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Définition de la littérature italienne de la migration
1. L’‘écriture plurielle’ entre langue, culture et identité
2. La littérature italienne de la migration et le système de la littérature
nationale. Modalité et diffusion de la poésie de la migration en Italie
3. La poésie italienne de la migration et son impact sur la langue, la
littérature et la culture italiennes

Dé fi ni tion de la lit té ra ture ita ‐
lienne de la mi gra tion
À la fin des an nées 80, suite à de nom breuses vagues mi gra toires vers
les pays de l’Eu rope oc ci den tale, se ré pand en Ita lie un phé no mène
lit té raire nou veau lié à la pré sence d’im mi grés de cultures et d’ori‐ 
gines dif fé rentes qui choi sissent la pé nin sule comme terre d’adop tion
et l’ita lien comme langue d’élec tion. Il s’agit, pour uti li ser une ex pres‐ 
sion qui a déjà été ex ploi tée par la cri tique anglo- saxonne, de la nais‐ 
sance et de la dif fu sion en Ita lie d’une lit té ra ture de la mi gra tion.

1

L’ex pres sion ‘lit té ra ture de la mi gra tion’ 1 in dique toute une pro duc‐ 
tion lit té raire d’hy bri da tion, ‘glo bale’ ou ‘trans na tio nale’ (chaque éti ‐
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quette nous semble à la fois cor recte et li mi ta tive) s’ap puyant sur une
pra tique d’écri ture qui dé rive es sen tiel le ment de l’ex pé rience com‐ 
mune de la mi gra tion, de l’er rance, de l’exil. Les pre miers textes d’au‐ 
teurs im mi grés pa raissent en Ita lie entre la fin des an nées 80 et le
début des an nées 90. On as siste, dans un pre mier temps, à la pu bli ca‐ 
tion de té moi gnages por tant sur l’ex pé rience per son nelle de la mi gra‐ 
tion, puis à celle de textes ma ni fes tant une conscience lit té raire de
plus en plus mar quée sur les plans lin guis tique et thé ma tique. Ainsi,
après une pre mière pro duc tion spon ta née d’ou vrages au to bio gra‐ 
phiques, de simples comptes ren dus ou car nets de voyage, la cri tique
si gnale vers la moi tié des an nées 90 la dif fu sion de ro mans d’éva sion,
de textes ex pé ri men taux, de science- fiction et de ré cits noirs. En ce
qui concerne l’écri ture en vers, il faut at tendre les an nées 2000 pour
as sis ter à la consti tu tion et à l’éla bo ra tion de poé tiques plus per son‐ 
nelles et mûres.

La dif fu sion crois sante de ces textes a at ti ré l’at ten tion de la cri tique
ita lienne, qui a es sayé au cours de ces der nières an nées de les clas ser
au tour d’un genre ou d’un sous- genre de la lit té ra ture ita lienne
contem po raine, sur la base d’une ca rac té ris tique spé ci fique due à
l’ex pé rience com mune de la mi gra tion ainsi qu’à la pré sence de cer‐ 
taines pro blé ma tiques que les au teurs mi grants abordent dans leurs
ou vrages. Tou te fois, il convien drait de mettre d’abord en évi dence
l’iden ti té plu rielle que les dif fé rents au teurs issus de l’ex pé rience de la
mi gra tion ex priment à tra vers la pra tique d’une écri ture qui est ca‐ 
pable de les rap pro cher sans abo lir leurs dif fé rences. Nous consta‐ 
tons éga le ment que la lit té ra ture de la mi gra tion, au- delà des thé ma‐ 
tiques évo quées et de la forme adop tée par l’au teur, fait constam ment
preuve d’une mo ti va tion éthique per son nelle s’ex pri mant à tra vers
l’em ploi d’un lan gage pro fon dé ment no va teur.

3

1. L’‘écri ture plu rielle’ entre
langue, culture et iden ti té
Afin de com prendre la mo ti va tion et l’im pact cultu rels, lin guis tiques
et so ciaux de ce type de pro duc tion lit té raire, il fau drait que la cri‐ 
tique ré flé chisse sur des ca té go ries in hé rentes à l’ex pé rience de la
mi gra tion, telles que celles de culture, d’iden ti té et de langue. Comme
un cer tain nombre d’écri vains et de poètes im mi grés le prouvent –
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nous pen sons en par ti cu lier à Jos sif Brod ski, Na dine Gor di mer, Assia
Dje bar, Tahar Ben Jel loun ou à Milan Kun de ra – l’au teur mi grant est
tout d’abord quel qu’un qui change de pa trie, tout en re fu sant à la fois
les contraintes et les condi tion ne ments de sa culture d’ori gine et
l’idée même d’une pa trie stable et géo gra phi que ment dé fi nie.

Yous sef Wak kas, un écri vain sy rien ré si dant de puis très long temps en
Ita lie, dans sa Pré face à l’ou vrage in ti tu lé Terra mo bile. Rac con ti dé‐ 
clare pen ser tou jours en arabe et écrire tou jours en ita lien, dans une
sorte de par cours qui lui im pose de ‘mar cher en tra dui sant’ à tra vers
les cultures et les langues qui consti tuent son uni vers bio gra phique et
lit té raire. Assia Dje bar, écri vaine d’ori gine al gé rienne, ex plique que
« le fait d’être entre deux langues si gni fie se si tuer dans l’es pace ner‐ 
veux et éner vant, dou lou reux et mys té rieux de chaque langue  » 2.
Ainsi, l’ex pé rience de la mi gra tion, comme elle a des ré per cus sions
poé tiques si gni fi ca tives, constitue- elle le fon de ment de cette pro‐ 
duc tion lit té raire qui ne se li mite pas à abor der des thé ma tiques
telles que le voyage, la nos tal gie, le sou ve nir, le dé part, la sé pa ra tion
et la dou leur qui ha bitent l’in di vi du sans de meure.

5

Ar man do Gnis ci pré cise que l’écri vain mi grant, même lors qu’il n’écrit
pas di rec te ment sur la mi gra tion, reste tou te fois conscient que cette
ex pé rience agit sur son écri ture qui se fonde et se struc ture au tour
des no tions de chan ge ment et de mé ta mor phose. L’au teur mi grant
bé né fi cie rait donc d’une va leur sup plé men taire lui per met tant de dia‐ 
lo guer et de se confron ter avec la so cié té et la lit té ra ture contem po‐ 
raines. Cette poé tique issue de l’ex pé rience de la mi gra tion s’im pose à
l’écri vain et au lec teur sous forme d’un pro jet ca pable de pro po ser
une iden ti té com po site et cen tri fuge et de don ner nais sance à un
ima gi naire lit té raire et hu main in édits. L’em ploi d’une langue autre
que la langue ma ter nelle per met par ailleurs d’uni ver sa li ser le
concept de ‘ci toyen ne té poé tique’ grâce à la tech nique du mul ti lin‐ 
guisme. Cette écri ture de l’in ter cul tu ra li té et de l’‘entre- deux’ fa vo rise
sur les plans lit té raire et poé tique l’ac cé lé ra tion des pro ces sus de
créo li sa tion et de mé tis sage cultu rel ca pables de re fa çon ner la so cié‐ 
té, la po li tique et la culture contem po raines.

6

Les écri vains et les poètes mi grants, vi vant l’es pace et le temps de la
fron tière entre un monde qui cesse d’exis ter et un autre monde qui se
construit et qui se re nou velle, re mettent en ques tion le pa ra digme
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cultu rel et iden ti taire tra di tion nel fondé sur le tri nôme identité- 
culture-langue, tout en éla bo rant dans leur pro duc tion lit té raire une
sorte d’iden ti té plu rielle, com po site et mul tiple qui peut abou tir aux
ré sul tats thé ma tiques, sty lis tiques et for mels les plus di vers. Leur ter‐ 
ri toire, leur monde, leur de meure se réa lisent, s’ex priment et
prennent forme dans un es pace lit té raire qui ren voie à une ci toyen‐ 
ne té, à un topos, à un uni vers dans les quels chaque au teur se situe,
agit, nomme et ré agit. À tra vers la lit té ra ture, l’écri vain de la mi gra‐ 
tion construit un monde, une iden ti té, une culture et une langue qui
changent et se mé ta mor phosent en per ma nence.

Dans le texte « Scri vere nella lin gua dell’altro », Assia Dje bar (2004  :
42-50), re ve nant sur sa double iden ti té de femme arabe et mu sul‐ 
mane et d’écri vaine pra ti quant la langue de l’autre (la langue fran‐ 
çaise), écrit que vivre entre deux langues et deux cultures, d’une part,
re flète sym bo li que ment sa condi tion de femme en tran si tion et,
d’autre part, la met en si tua tion de dé cou vrir l’‘al té ri té’ de chaque
langue. Dans son cas, la langue fran çaise (langue d’élec tion) de vient
une sorte de langue du par tage qu’elle uti lise avec d’autres im mi grés
qui n’ap par tiennent pas for cé ment à sa culture d’ori gine. Écrire en
fran çais re vient, dans cette pers pec tive, à trans for mer ou à tra duire
son lexique in time en une langue com mune à plu sieurs peuples et
cultures. À par tir de la su per po si tion – ou de la rencontre- collision –
entre la langue ma ter nelle et la langue d’usage se forge len te ment
une langue lit té raire nou velle qui, mar quant le pas sage vers une
langue d’élec tion ou d’ac cueil, reste tou te fois dif fi cile à in té rio ri ser et
à maî tri ser de ma nière dé fi ni tive. Par consé quent, la poé sie de la mi‐ 
gra tion de vrait à notre sens être consi dé rée comme un vé ri table la‐ 
bo ra toire de trans for ma tion qui, d’une iden ti té mo no cul tu relle, mène
à une iden ti té plu ri cul tu relle et mul ti lin guis tique ca pable de pro duire
et d’éla bo rer une image in édite de soi, de l’autre et de l’autre- que-soi.

8

À ce sujet, Ge ne viève Ma ka ping, dans Traiet to rie di sguar di. E se gli
« altri » foste voi ?, écrit que l’écri vain mi grant est celui qui se situe à
la fois au centre et à la pé ri phé rie de l’es pace, du temps et de la
culture contem po rains eu ro cen triques :

9

Je dois faire en core un ef fort lorsque je parle des autres- que-moi (les
Oc ci den taux), pour si tuer d’une part, leur monde mas cu lin et, d’autre
part, leur monde fé mi nin et, dans un autre coin, mon monde à moi.



Pour une ‘écriture plurielle’ : la littérature italienne de la migration

Licence CC BY 4.0

Et puis, nous : nous les im mi grés – nous, les femmes im mi grées –
nous, les Afri cains – nous les Afri cains sub sa ha riens – nous, les noirs
– nous, les femmes noires – nous, les Ca me rou nais et nous, les Ca ‐
me rou naises, jusqu’à en ar ri ver à nous, les Ba mi lé ké – à nous, les
femmes Ba mi lé ké et enfin à moi, femme Ba mi lé ké im mi grée, qui suis
à la fois toutes ces femmes et qui ai re non cé à sa na tio na li té d’ori ‐
gine, pour de ve nir une Ita lienne. [ma tra duc tion] 3. (Ma ka ping 2001 :
49)

Cet ex trait met en évi dence les sen ti ments contra dic toires d’ap par te‐ 
nance et les iden ti tés mul tiples que l’écri vain mi grant doit sans cesse
né go cier, com prendre, as su mer et mo di fier tout au long de son par‐ 
cours exis ten tiel et lit té raire. Il s’agit de l’ex pé rience quo ti dienne de
ceux et de celles qui ap par tiennent à dif fé rentes cultures et mé‐ 
moires contri buant cha cune à l’éla bo ra tion d’une iden ti té mul ti cul tu‐ 
relle cen sée per mettre à l’au teur mi grant d’in té grer l’his toire et la so‐ 
cié té contem po raines.

10

La lit té ra ture de la mi gra tion donne au jourd’hui l’oc ca sion de dé pas‐ 
ser la rhé to rique de la fron tière et de l’ap par te nance gé néa lo gique et
ter ri to riale à une culture, à une tra di tion et à une langue don nées.
Comme Ar man do Gnis ci et Fran ca Si no po li l’ont af fir mé dans le vo‐ 
lume Ma nuale sto ri co di let te ra tu ra com pa ra ta (1997  : 14-60), cette
écri ture a contri bué, ces deux der nières dé cen nies, à pro duire non
seule ment un chan ge ment pro fond des su jets de re cherche dans le
do maine lit té raire mais sur tout à re mettre en ques tion le cloi son ne‐ 
ment tra di tion nel qui sé pare de puis trop long temps les dif fé rents sa‐ 
voirs scien ti fiques et lit té raires.

11

2. La lit té ra ture ita lienne de la
mi gra tion et le sys tème de la lit ‐
té ra ture na tio nale. Mo da li té et
dif fu sion de la poé sie de la mi gra ‐
tion en Ita lie
L’écri ture de la mi gra tion, agis sant sur le tri nôme identité- culture-
langue, in cite d’une cer taine ma nière à dé fi nir et à re dé fi nir les cartes
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géo- linguistiques et géo- littéraires contem po raines. En Ita lie, les ca‐ 
rac tères spé ci fiques de la pro duc tion lit té raire des au teurs im mi grés,
ses don nées bi blio gra phiques ainsi que l’orien ta tion de la cri tique
sont ras sem blés dans une base de don nées nom mée BA SI LI que l’on
peut consul ter sur le site du dé par te ment des Lettres Mo dernes et du
Spec tacle de l’Uni ver si té «  La Sa pien za  » de Rome 4. La toute pre‐ 
mière consul ta tion des don nées nous per met de re le ver la pré sence
en Ita lie d’une plu ra li té d’ex pres sions lit té raires et poé tiques qui n’ap‐ 
par tiennent pas seule ment à des au teurs d’ori gine afri caine, comme
la cri tique l’avait sou te nu au pa ra vant. Nous comp tons ef fec ti ve ment
la pré sence d’un cer tain nombre d’au teurs al ba nais, slo vaques, rou‐ 
mains, po lo nais, sy riens et ira kiens ainsi que l’œuvre d’écri vains d’ori‐ 
gine sud- américaine.

Tou te fois, il nous semble en core très dif fi cile de re pé rer des ca rac té‐ 
ris tiques com munes aux dif fé rents textes sur la base de la pro ve‐ 
nance conti nen tale de chaque au teur ; il nous pa raît en re vanche plus
per ti nent d’in ter pré ter l’en semble des ou vrages en fonc tion de la pro‐ 
ve nance na tio nale des au teurs, afin de pou voir au moins les ras sem‐ 
bler au tour de macro- régions géo gra phiques d’ori gine. Nous pou vons
par exemple re pé rer des ca rac té ris tiques lit té raires for melles et thé‐ 
ma tiques spé ci fiques à un cer tain nombre de textes d’au teurs d’ori‐ 
gine al ba naise ou bré si lienne, centre- européenne ou bos niaque, ar‐ 
gen tine ou somalo- éthiopienne, ira kienne ou sé né ga laise, tu ni sienne
ou sy rienne, bien que l’on puisse in sé rer l’en semble de cette pro duc‐ 
tion lit té raire à l’in té rieur du do maine plus large des ‘lit té ra tures de la
dia spo ra’.

13

Les pre mières pu bli ca tions poé tiques de l’écri ture ita lienne de la mi‐ 
gra tion 5 et les pre mières études cri tiques consa crées à ce sujet, ont
déjà per mis de re pé rer des ca rac té ris tiques spé ci fiques au sein de
cette pro duc tion en vers. En par ti cu lier, un cer tain nombre de cri‐ 
tiques re lèvent la ten dance des au teurs à éla bo rer une iden ti té mul‐ 
tiple qui change en per ma nence en rai son de la stra ti fi ca tion et de la
su per po si tion de dif fé rentes his toires, voix et mo da li tés de re pré sen‐ 
ta tion ; l’éla bo ra tion d’écri tures qui se mé ta mor phosent sans cesse ; la
pré sence per ma nente d’un pro fond sen ti ment de ‘dé ter ri to ria li sa tion’
in té rieure et ex té rieure  ; la for ma tion pro gres sive d’une ex pres sion
poé tique qui vé hi cule tout un en semble de va leurs éthiques uni ver‐ 
selles  ; la prise de conscience du sen ti ment de la dou leur conçue
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comme l’es sence éthique de l’écri ture poé tique ; la co- présence plus
ou moins ex pli cite à l’in té rieur du même texte de la langue ma ter nelle
et de la langue d’élec tion et, enfin, la ten dance gé né ra li sée à adop ter
la ver si fi ca tion libre, qui per met au poète de se re lier plus di rec te‐ 
ment au ca rac tère oral de la langue ma ter nelle et de la mé lan ger aux
rythmes et aux so no ri tés propres au lan gage poé tique du pays d’ac‐ 
cueil.

Cette rencontre- collision entre deux ou plu sieurs langues et cultures
amène le poète mi grant à pour suivre la re cherche d’une marque poé‐ 
tique in di vi duelle à tra vers l’éla bo ra tion d’une écri ture qui ex prime à
la fois tout ce qu’il a été et tout ce qu’il est en train de de ve nir. Tout
au long de cette phase par fois lente et dou lou reuse qui ac com pagne
l’au teur dans son pas sage d’une langue à l’autre, d’une culture à
l’autre, le poète vit une si tua tion in ter mé diaire que les lin guistes dé fi‐ 
nissent comme ‘double in com pé tence’, pen dant la quelle à l’af fai blis se‐ 
ment de l’em ploi de la langue ma ter nelle est suivi de la maî trise pro‐ 
gres sive de la langue d’élec tion ou d’ac cueil. Mia Le comte (2006  : 5-
23) ex plique que le fait d’adop ter ou d’être adop té par une langue veut
sur tout dire adop ter ou être adop té par un sys tème de va leurs qu’il
faut en suite sa voir par ta ger avec l’autre et l’autre- que-soi.

15

L’un des pro blèmes prin ci paux qui ra len tissent et condi tionnent la
pu bli ca tion et la vi si bi li té de la poé sie ita lienne de la mi gra tion vient
de l’im pact que cette pro duc tion mi no ri taire peut exer cer sur le
canon lit té raire na tio nal. Cette écri ture en vers n’a ef fec ti ve ment pas
échap pé aux pres sions, sur tout dans les an nées 80, d’un edi ting stan‐ 
dar di sant im po sé par les ga rants du sys tème lit té raire na tio nal tra di‐ 
tion nel. Ce pro ces sus d’adap ta tion for cée aux codes lin guis tiques et
cultu rels de la langue d’ac cueil – y com pris les quelques ten ta tives
d’épu re ment lin guis tique – tend à neu tra li ser la ri chesse ex pres sive
que les formes lit té raires mi no ri taires tendent à in tro duire à l’in té‐ 
rieur du sys tème lit té raire na tio nal. Par ailleurs, une par tie de l’in dus‐ 
trie cultu relle et édi to riale, bien que fa vo rable au lan ce ment de textes
re le vant d’un cer tain ‘exo tisme lit té raire’ (celui par exemple de l’im mi‐ 
gré qui écrit en ita lien à pro pos d’autres im mi grés), n’a ja mais re con‐ 
nu la vé ri table va leur cultu relle et lit té raire de ces ou vrages, faute de
ren ta bi li té com mer ciale 6.
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La lit té ra ture ita lienne contem po raine est ainsi en train de perdre
une oc ca sion unique de re nou vel le ment et d’en ri chis se ment thé ma‐ 
tiques et for mels. En effet, ces pre miers au teurs mi grants se ront dans
quelques an nées rem pla cés par une nou velle gé né ra tion d’écri vains et
de poètes qui ap pren dront la langue ita lienne dès leur nais sance et
qui pro dui ront, par consé quent, des textes où l’in fluence et la pré‐ 
sence de leur langue ma ter nelle se ront très li mi tées d’un point de vue
lexi cal, sé man tique, ryth mique et pho né tique. Les poètes mi grants
des an nées 20 et 30 du troi sième mil lé naire, fils et petits- fils des au‐ 
teurs ac tuels, consti tue ront la pre mière gé né ra tion des créoles ita lo‐ 
phones plus ou moins in té grés au sys tème lit té raire, lin guis tique et
cultu rel ita lien. L’op por tu ni té d’un re nou vel le ment réel de la tra di tion
lit té raire ita lienne n’a ja mais été sai sie par une bonne par tie de la cri‐ 
tique, qui reste en core de toute évi dence in ca pable d’éva luer et de
mettre en va leur la poé sie d’au teurs mi grants par peur d’une trans‐ 
for ma tion, voire d’une perte de l’iden ti té et de la culture na tio nales.
Nous en ten dons par là que seuls les écri vains étran gers d’au jourd’hui
peuvent, en opé rant et en œu vrant sur les fron tières entre les langues
et les cultures, re mettre en ques tion l’évo lu tion d’une culture qui
reste en core pro fon dé ment an crée dans une vi sion eu ro cen trique.

17

3. La poé sie ita lienne de la mi gra ‐
tion et son im pact sur la langue,
la lit té ra ture et la culture ita ‐
liennes
À par tir de la fin des an nées 80, les poètes mi grants, grâce à leur
riche par cours in di vi duel et ar tis tique et à la dif fu sion de leurs ou‐ 
vrages, dé clenchent une confron ta tion di recte entre leur écri ture et
celle des ‘voya geurs im mo biles’, c’est- à-dire les écri vains ita liens au‐
toch tones. Cette confron ta tion a ou vert un débat qui pour rait abou tir
à la dé fi ni tion d’une lit té ra ture ita lo phone unique, uni ver selle et, en
même temps, à la re dé fi ni tion des va leurs dont elle est dé po si taire.

18

La poé sie ita lienne de la mi gra tion, en rai son de l’im pact consi dé rable
qu’elle a sur les ca nons dé fi nis sant la lit té ra ture et la langue na tio‐ 
nales, agit sur et condi tionne le par cours évo lu tif et les prin cipes
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iden ti taires de la lit té ra ture au toch tone, dont le des tin et le sta tut
de vraient être re pen sés sur d’autres bases et en fonc tion d’autres pa‐ 
ra mètres. Il ap par tien drait à la cri tique de consi dé rer sur tout la pos‐ 
si bi li té d’in sé rer le vaste do maine de la lit té ra ture ita lienne contem‐ 
po raine – y com pris la lit té ra ture mi grante – à l’in té rieur d’une lit té‐ 
ra ture ita lo phone, comme on parle de puis quelques dé cen nies de lit‐ 
té ra ture an glo phone, fran co phone, his pa no phone ou ger ma no phone,
is sues des dif fé rentes lit té ra tures post- coloniales.

Il faut néan moins tenir compte d’une spé ci fi ci té de l’ita lien par rap‐ 
port aux autres langues post- coloniales. L’ita lien étant la langue d’un
pays qui n’a ja mais été une grande puis sance co lo niale, est en effet
choi si plus vo lon tiers par l’écri vain mi grant dé ci dant de ré si der en
Ita lie. Cela im plique que l’au teur étran ger s’ex pri mant en ita lien ait
une com pé tence lin guis tique qui n’est pas com pa rable à celle de
l’écri vain an glo phone ou fran co phone issu d’un pays ayant connu une
plus ou moins longue pé riode de co lo ni sa tion. La re la ti ve ment faible
com pé tence lin guis tique de l’étran ger s’ex pri mant et écri vant en ita‐ 
lien et son lent ap pren tis sage qui a lieu sou vent en de hors du sys‐ 
tème édu ca tif na tio nal, s’ils ra len tissent d’une part le dé ve lop pe ment
d’une écri ture ita lienne de la mi gra tion consciente et lin guis ti que‐ 
ment mûre, fa vo risent d’autre part un re nou vel le ment ex pres sif vi‐
sant à mo di fier pro fon dé ment les ten dances et les ca rac tères tra di‐ 
tion nels de la lit té ra ture au toch tone. En dé fi ni tive, on peut dire que la
lit té ra ture ita lienne est somme toute plus sus cep tible d’être re nou ve‐ 
lée que les autres lit té ra tures na tio nales eu ro péennes grâce à l’im pact
que la pro duc tion poé tique des au teurs mi grants exerce sur le sys‐ 
tème lin guis tique et lit té raire au toch tone.

20

À côté des langues dites post- coloniales – qui ré vèlent une marque
cultu relle et iden ti taire unique et cen tri pète – se situe l’ita lien qui, en
rai son de son his toire lin guis tique, de sa na ture hé té ro gène et de sa
forte tra di tion dia lec tale, com mence au jourd’hui à s’im po ser comme
une langue d’ex pres sion in ter cul tu relle li bre ment choi sie et prête à
s’adap ter aux iden ti tés et aux cultures les plus di verses. Un cer tain
nombre de poètes pra tiquent de nos jours un ita lien qu’ils n’ont pas
ap pris (à l’ex cep tion de quelques rares cas) comme langue co lo niale.
Ces au teurs mettent en place dans leurs textes une vé ri table ‘in ter fé‐ 
rence cultu relle’ qui re pro duit ou trans pose sur le plan lit té raire ce
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qui est en train de se pas ser dans la so cié té ita lienne de puis au moins
une quin zaine d’an nées.

L’in fluence que l’écri ture ita lienne de la mi gra tion exerce sur l’en‐ 
semble de la lit té ra ture ita lienne contem po raine in cite la cri tique à se
poser un cer tain nombre de ques tions aux quelles on tente de puis une
dé cen nie de don ner des ré ponses convain cantes. On s’in ter roge par
exemple sur la va leur lit té raire (si l’on admet cette no tion) de ce type
de pro duc tion qui contri bue à re pré sen ter le pays dans une pers pec‐ 
tive in ter cul tu relle. Dans quelle me sure est- il pos sible d’en vi sa ger un
rap port ré ci proque entre la lit té ra ture ita lienne de la mi gra tion et le
sys tème de la lit té ra ture ita lienne contem po raine ? Peut- on in té grer
la lit té ra ture ita lienne de la mi gra tion dans le do maine plus large
d’une lit té ra ture ita lo phone  ? Et, enfin, de quelle ma nière peut- on
rat ta cher la lit té ra ture ita lienne de la mi gra tion aux dif fé rentes ‘lit té‐ 
ra tures de la dia spo ra’ s’ex pri mant dans les autres langues eu ro‐ 
péennes ?

22

Afin de ré pondre à toutes ces ques tions, il fau drait abor der l’étude de
la lit té ra ture ita lienne contem po raine dans d’autres pers pec tives, en
com men çant par exemple par une ap proche qui prenne en compte la
pré sence et l’im por tance de la lit té ra ture ita lienne pro duite à l’in té‐ 
rieur et à l’ex té rieur des fron tières ita liennes et qui in tro duise à l’in‐ 
té rieur du canon lit té raire tra di tion nel trois no tions qui jusqu’ici n’ont
pas été consi dé rées comme fon da men tales, nous son geons à l’ex pa‐ 
tria tion, à la mi gra tion et à l’iden ti té mixte et com po site. Ces trois
prin cipes n’ont ja mais in té gré le canon of fi ciel des lit té ra tures na tio‐ 
nales puis qu’ils re mettent en ques tion la no tion d’iden ti té fixe et im‐ 
muable ainsi que la va leur prio ri taire que tout canon tra di tion nel rat‐ 
tache à la langue na tio nale et à l’ap par te nance ter ri to riale à une pa‐ 
trie. À ce sujet, Homi Bhabha (1990 : 291-322) écrit que l’idée de na tion
est au jourd’hui re mise en ques tion par l’exis tence d’in di vi dus vi vant
des si tua tions mar gi nales, tous por teurs de contre- narrations (voire
de dis cours po lé miques) qui contre disent toute sorte de nar ra tions
tra di tion nelles et conven tion nelles.

23

L’idée d’une lit té ra ture ita lo phone ne se li mi te rait pas à ras sem bler la
lit té ra ture de la mi gra tion, mais aussi l’en semble de la lit té ra ture ita‐ 
lienne pro duite à l’étran ger. Ar man do Gnis ci sou tient que l’on ne
pour ra par ler de lit té ra ture ita lo phone que lorsque celle- ci sera in sé ‐
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Al ber taz zi, Sil via (2000). Lo sguar do
dell’altro. Le let te ra ture post co lo nia li,
Roma : Ca roc ci.

BA SI LI. Base de don nées consul table à :
http://www.disp.let.uni ro ma1.it Page
consul tée le 15 juin 2008.

rée au sein du sys tème plus gé né ral des ‘lit té ra tures eu ro péennes de
la dia spo ra’ et du pro ces sus qui mène à une ‘nou velle créo li sa tion’. Ce
pro ces sus, d’une part, fa vo rise le contact entre les langues et les
cultures les plus di verses, en traî nant la trans for ma tion de la confi gu‐ 
ra tion so ciale, po li tique et cultu relle de l’Eu rope et des Eu ro péens et,
d’autre part, per met d’abor der de ma nière in édite la ques tion cru ciale
de l’iden ti té cultu relle. La faible vi si bi li té de la poé sie ita lienne de la
mi gra tion re flète d’ailleurs le sort qu’elle par tage avec la lit té ra ture
ita lienne pro duite par les Ita liens à l’étran ger, dont la ré cep tion en
Ita lie a été long temps né gli gée. Jean- Jacques Mar chand pré cise que
les études sur la lit té ra ture ita lienne pro duite par les Ita liens ré si dant
à l’étran ger ont été long temps fort rares et très peu dif fu sées 7.

Au jourd’hui les études sur les ‘lit té ra tures de la dia spo ra’ ainsi que sur
les mé tis sages cultu rels ne peuvent avan cer qu’en re met tant en ques‐ 
tion le pa ra digme pa trie – na tion – lit té ra ture – langue na tio nale.
Ainsi, la cri tique at tri bue ra enfin à la lit té ra ture eu ro péenne de la mi‐ 
gra tion la place qui lui re vient de droit et pour ra contri buer à dé‐ 
cons truire la no tion d’iden ti té fixe et im muable dont Édouard Glis‐ 
sant a déjà in di qué les li mites et les im pli ca tions (Glis sant 1996).

25

La lit té ra ture de la mi gra tion ré vèle donc à la fois la crise des prin‐ 
cipes iden ti taires tra di tion nels sur les quels la culture lit té raire eu ro‐ 
péenne a jusqu’à pré sent re po sé et donne l’oc ca sion de re pen ser et de
re struc tu rer dans une pers pec tive in ter cul tu relle les sys tèmes lit té‐ 
raires, lin guis tiques, so ciaux et po li tiques na tio naux qui ne peuvent
plus igno rer les ré centes vagues mi gra toires. Nous pen sons que des
au teurs tels que l’Al ba nais Gëzim Ha j da ri, le Sé né ga lais Pap Khou ma,
le Bré si lien Julio Mon tei ro Mar tins et la Po lo naise Bar ba ra Ser da‐ 
kows ki pour raient au jourd’hui in té grer à part en tière le sys tème lit té‐ 
raire contem po rain d’une Ita lie mul ti cul tu relle, pluri- identitaire et
car re four de cultures et de langues qui ont contri bué et contri buent à
écrire quelques pages de l’his toire et de la lit té ra ture mon diales.

26
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1  Pour un ap pro fon dis se ment ul té rieur du sens, de la mo ti va tion et de l’im‐ 
pact de la lit té ra ture ita lienne de la mi gra tion et pour avoir des com plé‐ 
ments d’in for ma tion sur les dif fé rentes étapes de la dif fu sion de cette pro‐ 
duc tion lit té raire en Ita lie, nous ren voyons à Gnis ci 2003 : 73-129.

2  « Fra due lingue, per uno scrit tore […] si gni fi ca col lo car si nell’area ner vo‐ 
sa, in ner vo si ta, sner va ta, do lo ro sa e mis te rio sa di ogni lin gua: si tua zione
spes so fre quente per gli scrit to ri ex co lo niz za ti, delle terre dell’Im pe ro fran‐ 
cese, in glese, spa gno lo, olan dese o por to ghese di ieri » (Dje bar 2004 : 32).

3  « Devo an co ra fare uno sfor zo, quan do parlo degli altri da me (gli oc ci‐ 
den ta li), per scin dere il loro mondo in uo mi ni da una parte, donne dall’altra,
ed io dall’altra an co ra. E poi il noi: noi ex traco mu ni ta ri – noi ex traco mu ni ta ri
donne – noi afri ca ni – noi afri ca ni sub sa ha ria ni – noi negri – noi donne
negre – noi ca me ru ne si e noi ca me ru ne si donne, fino ad ar ri vare a noi Ba‐ 
mi lé ké – a noi donne Ba mi lé ké ed in fine a me, donna ba mi lé ké im mi gra ta,
che è tutte queste donne in sieme e che ha ri nun cia to alla cit ta di nan za di
ori gine, per as su mere quel la ita lia na ». La tra duc tion est de nous.

4  La base de don nées BA SI LI consa crée aux écri vains im mi grés et à leur
pro duc tion lit té raire en langue ita lienne est ac ces sible sur le site www.disp.l
et.uni ro ma1.it

5  Nous rap pe lons que la toute pre mière an tho lo gie de textes poé tiques
d’au teurs mi grants ré si dant en Ita lie a été édi tée en 1997 par Mia Le comte et
Fran ces co Stel la dans la col lec tion « Cit ta di ni della poe sia ».
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6  Pour un ap pro fon dis se ment ul té rieur des pro blé ma tiques liées à l’edi ting
des textes d’au teurs mi grants, nous ren voyons à Gnis ci 2002.

7  Parmi les études consa crées à la lit té ra ture ita lienne pro duite par les Ita‐ 
liens ré si dant à l’étran ger, nous rap pe lons les contri bu tions scien ti fiques
sui vantes  : Bru gno lo (2003 : 223-284)  ; Mar chand (1991)  ; Sca glione (2004)  ;
Ti ra bas si (2005) ; Ve gliante (1990 : 7-15 ; 1991 : 61-80 ; 1998 ; 2000).

Français
À par tir d’une dé fi ni tion pos sible de ‘lit té ra ture ita lienne de la mi gra tion’,
cette étude vise à ana ly ser l’im pact for mel, lin guis tique, thé ma tique, cultu‐ 
rel et so cial que l’œuvre en prose et en vers des dif fé rents au teurs mi grants
ré si dant en Ita lie et écri vant en langue ita lienne exerce sur le sys tème lit té‐ 
raire du pays d’ac cueil. S’ap puyant sur les no tions de mi gra tion, d’er rance et
d’exil, ce type de pro duc tion lit té raire de mande au jourd’hui à la cri tique de
re dé fi nir les pa ra mètres tra di tion nels qui ont dé ter mi né jusqu’à pré sent le
canon des sys tèmes cultu rels et lit té raires na tio naux fon dés sur le pa ra‐ 
digme identité- culture-langue. L’au teur mi grant, s’ex pri mant à tra vers une
écri ture plu rielle ca pable de lan cer un défi à la no tion de culture mo no cul‐ 
tu relle et de se si tuer à la fron tière entre un uni vers et une langue de l’ori‐ 
gine qui s’af fai blissent et un uni vers et une langue à dé cou vrir et à maî tri ser,
réa lise une lit té ra ture que nous pou vons consi dé rer comme un vé ri table la‐ 
bo ra toire de trans for ma tion lin guis tique, cultu relle et so ciale.
La lit té ra ture ita lienne de la mi gra tion in tro duit ainsi à l’in té rieur du sys‐ 
tème lit té raire ita lien contem po rain l’idée d’ex pa tria tion, de mi gra tion et
d’iden ti té mixte et com po site et – tout comme la lit té ra ture pro duite par les
Ita liens ré si dant à l’étran ger – contri bue dé sor mais à l’éla bo ra tion d’une lit‐ 
té ra ture ita lo phone qui se place au sein du sys tème gé né ral des ‘lit té ra tures
eu ro péennes de la dia spo ra’. Il nous ap par tien dra d’éclai rer d’un point de
vue cri tique et mé tho do lo gique les étapes de ce pro ces sus qui, d’une part,
fa vo rise le contact entre les langues et les cultures les plus di verses et,
d’autre part, per met d’abor der dans une pers pec tive in édite la ques tion cru‐ 
ciale de l’iden ti té cultu relle ainsi que le phé no mène ac tuel des ‘mé tis sages
cultu rels’.
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Start ing from a pos sible defin i tion of “Italian mi gra tion lit er at ure”, this study
in tends to ana lyze the formal, lin guistic, them atic, cul tural and so cial im‐ 
pact that the work in prose and verse of vari ous mi grant au thors resid ing in
Italy and writ ing in Italian ex er cises on the lit er ary sys tem of the host coun‐ 
try. Draw ing on the no tions of mi gra tion, wan der ing and exile, this type of
lit er ary pro duc tion de mands that today’s lit er ary cri ti cism re define the tra‐ 
di tional para met ers that until now have de term ined the canon of na tional
cul tural and lit er ary sys tems based on the identity- culture-language
paradigm. The mi grant au thor, writ ing in a plur al istic style cap able of chal‐ 
len ging the no tion of mono- cultural cul ture and of being on the bound ary
between a weak en ing lan guage of ori gin and a lan guage to dis cover and
mas ter, pro duces a lit er at ure that may be con sidered a ver it able labor at ory
of lin guistic, cul tural and so cial trans form a tion.
Italian mi gra tion lit er at ure thus in tro duces into the con tem por ary Italian
lit er ary sys tem the idea of ex pat ri ation, mi gra tion and mixed and com pos ite
iden tity and—just as lit er at ure pro duced by Itali ans resid ing abroad—con‐ 
trib utes to the de vel op ment of an italophone lit er at ure which is at the heart
of the gen eral sys tem of “European di a spora lit er at ure.” We will at tempt to
cla rify from a crit ical and meth od o lo gical point of view the stages of this
pro cess which, on the one hand pro motes con tact between vastly dif fer ent
lan guages and cul tures and, on the other hand, al lows an en tirely new ap‐ 
proach to the cru cial ques tion of cul tural iden tity as well as the cur rent
phe nomenon of “cul tural mis ce gen a tion”.
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