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1. La représentation du clandestin dans les médias de masse
2. Le clandestin : le stéréotype et la « dimension massive »
3. Le clandestin au cinéma : des tentatives de singularisation
Conclusion(s)

La clan des ti ni té re lègue un acte, un évé ne ment ou une per sonne
dans une zone d’ombre dif fi cile à dé fi nir. Dans le lan gage cou rant, la
clan des ti ni té dé signe le ca rac tère de ce qui est clan des tin, c’est- à-
dire de « ce qui est caché » ou « ce qui se fait en ca chette et qui a gé‐ 
né ra le ment un ca rac tère illi cite » (Ro bert 2022  : 281). Don ner à voir
un acte ou un être qui se sous trait aux re gards n’est donc pas chose
aisée, car ce der nier vit en marge des lois éta blies. Le terme ‘clan des‐ 
tin’ reste vague et ne per met pas la sub jec ti va tion d’êtres qui pos‐ 
sèdent une his toire per son nelle ef fa cée par des choix qui les plongent
dans un « non- lieu » an thro po lo gique et ju ri dique 1 (Augé 1992  : 76),
sou vent sy no nyme d’illé ga li té. La pre mière ques tion qui nous vient à
l’es prit est donc la sui vante : est- il pos sible de re pré sen ter ces êtres
re lé gués dans l’ombre  ? Si oui, com ment les clan des tins doivent- ils
être re pré sen tés ? Afin de ré pondre à cette in ter ro ga tion, nous ana ly‐ 
se rons des sup ports issus de l’uni vers au dio vi suel, et plus par ti cu liè‐ 
re ment ceux issus du ci né ma ita lien contem po rain. Nous cher che ‐
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rons à com prendre com ment ces sup ports tentent, presque oxy mo ri‐ 
que ment, de re pré sen ter ce qui, éty mo lo gi que ment par lant, n’est pas
re pré sen table. Après avoir ef fec tué un état des lieux non ex haus tif de
ces sup ports, nous nous ques tion ne rons sur les faits qu’ils ont dé voi‐ 
lés. Qu’est- ce qui a été re pré sen té  ? Cette re pré sen ta tion, est- elle
réa liste ou s’agit- il d’une ca rac té ri sa tion sché ma tique fon dée sur des
opi nions toutes faites ? Et puis, est- il pos sible de créer un récit, mé‐ 
dia tique ou ar tis tique, au tour d’un être sans iden ti té  ? Toutes ces
ques tions vont nour rir une ré flexion qui veut, pre miè re ment, se
consa crer à la re pré sen ta tion des clan des tins au sein des mé dias de
masse  ; nous étu die rons plus par ti cu liè re ment la presse, les mé dias
té lé vi suels grand pu blic et le ci né ma d’ex ploi ta tion. Puis, dans un se‐ 
cond temps, nous nous concen tre rons sur ce qui est donné à voir par
ces mé dias, nous in té res sant aux rap pro che ments faits entre clan‐ 
des ti ni té et cri mi na li té. Nous conclu rons en ana ly sant cinq œuvres
ci né ma to gra phiques is sues de la pro duc tion ci né ma to gra phique ita‐ 
lienne contem po raine. Ces œuvres contri bue ront à nous faire com‐ 
prendre com ment leurs au teurs tentent de sin gu la ri ser des par cours
de vie ren dus in vi sibles par une clan des ti ni té subie.

1. La re pré sen ta tion du clan des tin
dans les mé dias de masse
Don ner à voir ce qui est dif fi ci le ment vi sible est ex trê me ment com‐ 
plexe. En effet, il semble im pos sible de mon trer un être re lé gué dans
l’ombre, loin des es paces ins ti tu tion na li sés, un être dont l’iden ti té
n’est pas ju ri di que ment dé fi nis sable. Le clan des tin subit un ef fa ce‐ 
ment so cial qui le fige au sein d’un « non- lieu » dans l’at tente que sa
si tua tion de vienne ré gu lière. Au cours de cette at tente, le clan des tin
n’a pas le droit d’in ves tir l’es pace pu blic avec sa pré sence et de meure
donc in vi sible. Ses seules re pré sen ta tions nous sont don nées par des
tiers, et plus par ti cu liè re ment par des mé dias. Dans notre cas de fi‐ 
gure, nous al lons ex ploi ter des exemples tirés des mé dias au dio vi‐ 
suels ita liens, dont cer tains sup ports pro meuvent une di men sion né‐ 
ga tive du clan des tin. Dans le sys tème mé dia tique ita lien, le mot
« clan des tin » est ex ploi té tel un sy no nyme de mots comme « sans- 
papiers », « illé gal », « tra fi quant » (Mal tone 2011 : 8). Une par tie des
quo ti diens na tio naux 2 as so cient la clan des ti ni té aux mou ve ments
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mi gra toires, et comme si cela était une consé quence évi dente, aux
phé no mènes de cri mi na li té. Il existe une presse ita lienne – ci tons, en
guise d’exemple, le quo ti dien ita lien Li be ro – qui ne cache au cu ne‐ 
ment ses in fluences po pu listes, qui ex ploite bien vo lon tiers le pa ra‐ 
digme im mi gra tion = dan ger et qui pré sente les sans- papiers comme
une pré sence dé ran geante qui ca ta lyse les désordres pu blics, tout en
dé gra dant le pays (Fer ra ri Nasi 2021  : 1). Le ca ne vas nar ra tif ex ploi té
par ces mé dias est sou vent le même  : les Ita liens, par ti cu liè re ment
ceux du Nord du pays, sont les vic times d’in di vi dus qui en va hissent
leur ter ri toire, qui ne res pectent pas les règles ins ti tu tion nelles et qui
me nacent les va leurs de leur com mu nau té. Par consé quent, l’opi nion
pu blique subit des re pré sen ta tions faus sées du migrant- clandestin,
qui peut être en si tua tion ir ré gu lière mais qui de vient, presque au to‐ 
ma ti que ment, un risque pour la sé cu ri té na tio nale (Dal Lago 2004  :
143). Cette presse, dé fi nie comme sen sa tion na liste, tend à pré sen ter
des faits di vers im pré cis, et met en exergue quasi- exclusivement des
ar ticles où les mi grants sans pa piers sont les pro ta go nistes d’actes de
vio lence à la per sonne ou de cam brio lages. Pré ci sons qu’en réa li té ces
actes sont mi no ri taires et cir cons crits. Les don nées de l’Ins ti tut na‐ 
tio nal de sta tis tique ita lien (ISTAT) nous in diquent, en effet, que les
dé lits les plus dif fus concernent le contrôle des pa piers d’iden ti té.
D’après la loi Bossi- Fini – qui condamne un in di vi du en si tua tion de
clan des ti ni té avé rée de trois à douze mois de pri son ferme – la non- 
possession de pa piers d’iden ti té va lides est consi dé rée comme un
délit par les au to ri tés com pé tentes (ISTAT 2020 : 105). Ces dé lits aug‐ 
mentent ex po nen tiel le ment des don nées sta tis tiques, les ré sul tats
sont donc dé tour nés et ex ploi tés pour ap puyer des ar gu men taires
alar mistes.

La si tua tion n’est guère meilleure pour les clan des tins cités par les
mé dias au dio vi suels de masse. En Ita lie, même après la pro li fé ra tion
des « té lé phones in tel li gents », la té lé vi sion de meure le média d’in for‐ 
ma tion pré fé ré des ci toyens (87,4% de la po pu la tion) (Cen sis 2019 : 1).
La clan des ti ni té et les mou ve ments mi gra toires sont des ar gu ments
trai tés prin ci pa le ment par les jour naux té lé vi sés des chaînes na tio‐ 
nales pu bliques et pri vées 3 : 80% des re por tages té lé vi suels sont
consa crées à des faits di vers, et parmi ces faits di vers 56,7% illus trent
des actes de cri mi na li té (Cen sis 2019  : 1). Les in di vi dus mis en avant
sont très sou vent des hommes ; les femmes sont re lé guées à l’in vi si ‐
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bi li té mé dia tique. Il est pos sible d’ob ser ver que les mé dias de masse
au dio vi suels pri vés tendent, comme ceux de la presse po pu liste, à op‐ 
po ser le bon ci toyen ita lien au mau vais clan des tin en va his seur du sol
na tio nal. Ce dis cours di cho to mique ex trê me ment sim pliste ne fait
qu’exa cer ber un choc des cultures dé lé tère, sur tout parmi les franges
de la po pu la tion les moins édu quées.

2. Le clan des tin : le sté réo type et
la « di men sion mas sive »
Les mé dias ita liens grand pu blic tendent à in fluen cer les spec ta teurs
ita liens à tra vers des dis cours di cho to miques et des pro duits aux
codes uni ver sa li sants sté réo ty pés. Afin de tou cher un large spectre
de ci toyens, et sur tout ceux qui maî trisent le moins les codes de la
rhé to rique et de l’au dio vi suel, l’uti li sa tion des sté réo types semble es‐ 
sen tielle. En so cio lo gie, le sté réo type n’est autre qu’une opi nion toute
faite, ac cep tée sans ré flexion et ré pé tée sans qu’elle ait été sou mise à
un exa men cri tique.

4

La presse ita lienne po pu liste, ainsi que celle idéo lo gi que ment de
droite, pro pose une « vi sion mas sive » du sans- papier, ce qui si gni fie
que ce der nier est vidé de son in di vi dua li té, dé pour vu de son pa tro‐ 
nyme et as so cié d’of fice à ses ori gines. Cette vio lence lin guis tique et
iden ti taire tend à le di luer dans une masse in forme et sté réo ty pée,
ex ploi table in fi ni ment dans les ar ticles à sen sa tion. Dans des quo ti‐ 
diens comme Il Resto del Car li no – un quo ti dien his to ri que ment de
droite –, les pro ta go nistes étran gers, qu’ils soient les vic times ou les
bour reaux d’un fait di vers, sont éti que tés par leur na tio na li té. L’on
parle de Rou mains, d’Al ba nais ou en core de Pa kis ta nais. Ces na tio na‐ 
li tés sont celles qui nour rissent les sté réo types ré cur rents, et leurs
res sor tis sants ceux qui, ré pé ti tion après ré pé ti tion, sont au to ma ti‐
que ment as so ciés aux actes illé gaux, voire cri mi nels (Rukaj 2009 : 1).
C’est ainsi que le clan des tin, as so cié au sans- papier, in dé fi nis sable et
non re pré sen table dans sa com plexi té, de vient le bouc émis saire par
ex cel lence sur le quel une par tie de la po pu la tion ita lienne – la plus
dé mu nie et celle qui a moins accès à la culture – dé verse sa haine et
sa frus tra tion, gé né rées par des pro blèmes socio- économiques pro‐ 
duits par des dis fonc tion ne ments dé mo cra tiques bien plus com‐ 
plexes 4.
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Au ci né ma, le sté réo type est mis au ser vice de nar ra tions fil miques de
forme clas sique, qui ne de mandent pas aux spec ta teurs d’in ter agir
ac ti ve ment avec le pro duit consom mé mais qui l’in vitent à ob ser ver
pas si ve ment une suite d’images et de sons dont les mes sages sont
clai re ment in tel li gibles. Le ci né ma ita lien, et sur tout la co mé die ita‐ 
lienne d’ex ploi ta tion contem po raine, four nit plé thore de ces pro duits.
Pen sons aux « ci ne pa net to ni » (O’Rawe 2020 : 185), une ty po lo gie de
films par ti cu lière, qui pro pose des co mé dies po taches, voire très vul‐ 
gaires, où l’image du clan des tin est par cel laire, sté réo ty pée et né ga‐ 
tive. Ce der nier in carne sou vent des per son nages se con daires et su‐ 
bal ternes, par fois mal trai tés ou sin gés par des ve dettes mas cu lines
tou jours ita liennes in car nant des per son nages issus d’une bour geoi sie
à la ri chesse ré cente.

6

Au début des an nées 2000, le ci né ma ita lien d’au teur in tègre, dans
ses pro duc tions, tou jours plus de per son nages d’ori gine étran gère.
Ces der niers sont sou vent re pré sen tés en si tua tion ir ré gu lière et ra‐ 
re ment dans un rôle- titre. Leur pré sence, sou vent cho rale, est ex‐ 
ploi tée comme un décor in forme conno té né ga ti ve ment : dans A casa
nos tra (2006) de Fran ces ca Co men ci ni, on les voit em plir, de façon
ano nyme, une pri son ; dans Fughe da fermo (2001) d’Eduar do Nesi, ils
in carnent la pe tite cri mi na li té or ga ni sée ou en core le monde de la
pros ti tu tion. Même dans des films pri més comme Go mor ra (2008) de
Mat teo Gar rone, le sans- papier n'est qu'un membre d’un groupe et ne
pos sède pas une iden ti té  propre  : en outre, cette com mu nau té est
for mée par des in di vi dus qui n’ont pas d’épais seur psy cho lo gique
(Gra zia no et Ni co sia 2020 : 143).

7

Ces vi sions sté réo ty pées du sans- papier sont for te ment in fluen cées
par le bref passé co lo nial ita lien. Au XIX  siècle, le Royaume d’Ita lie
suit le mo dèle d’autres pays co lo ni sa teurs tels que la France et le Por‐ 
tu gal, et tente son aven ture co lo niale. La si gna ture du trai té d’Uc cial li
(1889) entre l’em pe reur éthio pien Mé né lik II et le pre mier mi nistre
ita lien de l’époque, re con naît of fi ciel le ment l’Éry thrée comme co lo nie
ita lienne. Mal gré les dé faites qui s’en sui vront, le gou ver ne ment mus‐ 
so li nien ten te ra de conqué rir d’autres ter ri toires afri cains au cours de
la pre mière moi tié du XX  siècle (Bas zak 2017  : 34). Pour jus ti fier ces
nou velles in va sions, les cadres du ré gime fas ciste en font la pro mo‐ 
tion par des ar ticles de pro pa gande qui donnent une image né ga tive
des po pu la tions en va hies. C’est à ce mo ment que naissent des sté réo ‐
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types qui sur vi vront à la fin du ré gime fas ciste et qui se ront ex ploi tés
dans les dé cen nies à venir. Même dans un film en ga gé comme
Pummaró (1990), réa li sé par Mi chele Pla ci do, dont le per son nage
prin ci pal est un homme afri cain pré nom mé Kwanu, l’on re trouve les
sté réo types co lo niaux du sans- papier. Dans ce long- métrage – le pre‐ 
mier qui traite di rec te ment le thème de l‘im mi gra tion – l’image que
l’on donne de Kwanu est celle d’un homme noir ro buste et viril (Sac‐ 
chel li 2013 : 4)  ; sa sil houette ainsi fil mée n’échappe pas au fan tasme
de l’homme viril afri cain.

3. Le clan des tin au ci né ma : des
ten ta tives de sin gu la ri sa tion
De puis la fin des an nées 1990, cer tains re pré sen tants du ci né ma ita‐ 
lien contem po rain ont tenté d’écar ter ces sté réo types à tra vers des
œuvres de fic tion. Ces œuvres tentent de re cons truire le par cours de
per son nages sans- papiers ar ri vés en Ita lie par né ces si té. Par fois, elles
tentent de don ner un vi sage hu main à des drames ana ly sés, dans les
mé dias de masse, par le tru che ment de chiffres sta tis tiques im per‐ 
son nels. Les œuvres que nous al lons prendre en consi dé ra tion sont
les sui vantes  : Terra di mezzo (1996) et Os pi ti (1998) de Mat teo Gar‐ 
rone, Mar Nero (2008) de Fe de ri co Bondi, Ter ra fer ma (2011) de Ema‐ 
nuele Cria lese et Sta per pio vere (2013) de Hai der Ra shid. Les deux
films de Gar rone, les pre miers de sa fil mo gra phie, pos sèdent une es‐ 
thé tique do cu men taire qui nous rap pelle les œuvres du ci néaste Wim
Wen ders. Ter ra fer ma est, quant à lui, un film scin dé en trois épi sodes,
hé ri tier, d’un point de vue for mel, de Paisà (1946) de Ro ber to Ros sel li‐ 
ni. Tout comme le film de Ros sel li ni – œuvre ma jeure du cou rant néo‐ 
réa liste – ceux de Gar rone uti lisent une ca mé ra qui tente de s’ef fa cer
afin de res ti tuer de façon presque do cu men taire les vi cis si tudes des
sans- papiers qu’elle filme. La ban lieue ro maine est le théâtre dé ca‐ 
dent et post- industriel des vi cis si tudes d’un groupe de per son nages
issus d’Afrique noire, d’Eu rope de l’Est et du Magh reb. Ces êtres ano‐ 
nymes sont fil més de façon rap pro chée, au cours de plans sé quences
qui en dé voilent toute l’hu ma ni té. Les codes néo réa listes in fluencent
éga le ment les œuvres de Bondi et de Cria lese qui, à la dif fé rence de
Gar rone, em ploient des ac teurs pro fes sion nels qui s’ex priment bien
sou vent dans leur langue ré gio nale d’ori gine. Ces fic tions pos sèdent
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une es thé tique plus ci né ma to gra phique – uti li sa tion de filtres vi suels
cor ri geant les im per fec tions des images fil mées, lu mières or ches trées
par le di rec teur de la pho to gra phie, éta lon nage des pa lettes chro ma‐ 
tiques choi sies sa vam ment maî tri sé – même si leurs his toires, les so‐ 
no ri tés lin guis tiques et les dé cors réels nous rap pellent les œuvres du
néo réa lisme de Vit to rio De Sica. Sou li gnons que l’œuvre de Bondi, fil‐ 
mée avec une ca mé ra di gi tale, four nit des images es thé ti que ment
très sobres : nous sommes loin du ba roque et du gro tesque ex ploi tés
par un au teur comme Paolo Sor ren ti no. Les dé cors, es sen tiels car ils
re flètent par tiel le ment la pen sée et les sen ti ments des per son nages,
semblent par fois ir réels et nous rap pellent es thé ti que ment ceux du
cou rant ci né ma to gra phique dé nom mé Réa lisme ma gique 5 (Denis,
Ver dus sen et Ma clouf 2002 : 1). L’œuvre tour née par Ra shid pos sède,
en re vanche, les codes du cou rant néo- néoréaliste, dont Mamma
Roma (1962) de Pier Paolo Pa so li ni est un digne re pré sen tant. La di‐ 
men sion réa liste 6 du récit laisse ra pi de ment place à une di men sion
tra gique, au sens théâ tral du terme. Comme dans la tra gé die an tique,
en effet, le per son nage de Sahid (Lo ren zo Ba glio ni) se bat contre des
forces qui le dé passent : son des tin est dé ci dé par avance. Le réa li sa‐ 
teur nous pro pose alors de le suivre au cours de sa lutte, dans ses pé‐ 
ré gri na tions, à tra vers des plans rap pro chés qui se concentrent sur
ses ré ac tions et ses hu meurs.

Si nous ana ly sons les titres de ces œuvres, nous pou vons nous rendre
compte qu’ils se ré fèrent di rec te ment à des élé ments na tu rels. La
terre, mise en exergue dans le titre du pre mier film de Gar rone et
dans celui de Cria lese, est conno tée à chaque fois par un autre terme.
Terra di mezzo nous rap pelle, avant tout, le ter ri toire ima gi naire créé
par le génie de Tol kien, ter ri toire tra ver sé par des per son nages ayant
quit té leur terre d’ori gine afin de rem plir leur mis sion. Les héros de
Tol kien, comme ceux de Gar rone, en durent des épreuves ter ribles  ;
leur quo ti dien est in stable et leur futur in cer tain. Terra di mezzo in‐ 
dique éga le ment un ter ri toire non dé fi ni et situé au mi lieu d’autres
ter ri toires. Il reste es sen tiel le ment in dé fi ni et donc in dé fi nis sable. Le
titre Os pi ti si gnale une autre si tua tion in stable, mais qui semble être
cette fois- ci pro pice à l’ac cueil. Mal gré cette note po si tive, nous de‐ 
vons in di quer que le sta tut de l’hôte est tem po raire, et bien sou vent,
sa pré sence pro lon gée n’est pas to lé rée. Ter ra fer ma, titre de l’œuvre
de Cria lese, nous rap pelle la ter mi no lo gie ex ploi tée par les ma rins, au
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cœur de la com mu nau té de l’île de Li no sa où a été tour né ce film.
Cette île proche de Lam pe du sa est la pre mière terre ferme qui ac‐ 
cueille, de puis presque deux dé cen nies, des mi grants qui ar rivent
d’Afrique ; ce ter ri toire in su laire n’est qu’une pe tite par celle de terre
presque im per cep tible sur les cartes géo gra phiques de la Mé di ter ra‐ 
née.

Les titres Mar Nero et Sta per pio vere évoquent, en re vanche, des élé‐ 
ments li quides. Le « Mar Nero » [« Mer Noire »] in dique avant tout la
dé no mi na tion d’une mer qui est, grâce au dé troit du Bos phore, liée à
la Mer Mé di ter ra née pré cé dem ment citée. Le terme noir a, dans nos
so cié tés oc ci den tales, une conno ta tion né ga tive. Le noir de cette mer
nous rap pelle celui du deuil, vécu par les fa milles des mi grants, sou‐ 
vent sans- papiers, qui n’ar rivent pas à at teindre les côtes ita liennes.
Sta per pio vere, quant à lui, évoque une pluie à venir, un orage à l’ho‐ 
ri zon, un ciel que nous ima gi nons déjà gris et char gé de nuages. Ces
der niers, éphé mères et mo biles, in carnent la si tua tion ad mi nis tra tive
de Sahid (Lo ren zo Ba glio ni). La pluie à venir, dans ce cas de fi gure,
n’est pas nour ri cière mais plu tôt des truc trice  : elle sym bo lise une
réa li té in stable.

11

La donne réa liste des films de fic tion que nous avons choi si d’ex ploi‐ 
ter, mettent en exergue des thé ma tiques qui sont constam ment ci‐ 
tées par les mé dias grand pu blic de façon sté réo ty pée. Ces œuvres
fic tion nelles tentent de dé cons truire ces re pré sen ta tions faus sées et
im pré cises du réel en ex ploi tant des codes vi suels et nar ra tifs par fois
dif fé rents – film- documentaire, fic tion dra ma tique, néo réa lisme, réa‐ 
lisme ma gique – afin de nous dé voi ler des par cours de vie qui sym bo‐ 
lisent des réa li tés clan des tines in vi sibles.

12

L’une d’entre elles est le tra vail au noir : en Ita lie, l’ISTAT a dé nom bré,
en 2020, 3,7 mil lions d’em plois à temps plein non dé cla rés. Ces
chiffres sont in com plets car en réa li té un nombre bien plus consé‐ 
quent de tra vailleurs ne sont pas ré gu la ri sés. Une grande par tie
d’entre eux, en outre, ne pos sède pas un em ploi à temps com plet. Les
postes visés par ces formes d’em ploi ir ré gu lier concernent des sec‐ 
teurs di vers : ci tons le sec teur du com merce, le sec teur agri cole, celui
du bâ ti ment et les formes d’em plois do mes tiques (Melis 2020  : 1).
Dans notre échan tillon fil mique, ces sec teurs sont bien vi sibles. Les
clan des tins fil més par Gar rone mettent en exergue des réa li tés pro ‐
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fes sion nelles ex trê me ment pré caires. À tra vers ses deux fic tions, l’on
re marque que les tra vailleurs sont choi sis dans la rue, aux au rores,
pour tra vailler dans le sec teur du bâ ti ment  : dans Terra di mezzo,
deux jeunes gar çons s’im pro visent peintres en bâ ti ment. Leurs condi‐ 
tions de tra vail sont pré caires, leurs ou tils in adap tés et leur sé cu ri té
n’est ja mais prise en compte. Les héros de son deuxième long- 
métrage sont mon trés, ini tia le ment, comme des com mis de salle  ;
plus tard, on les verra éga le ment tra vailler à la plonge. Dans le film de
Bondi, le per son nage d’An ge la (Do ro thea Petre), est em ployé en tant
qu’aide à la per sonne, ne bé né fi ciant d’aucun contrat et d’au cune
cou ver ture so ciale (Cin ci nel li 2012 : 506). En outre, elle est dans l’obli‐ 
ga tion d’ha bi ter dans le même lo ge ment que la dame aca riâtre qui
l’em ploie, dame qui lui im pose une claus tra tion in sup por table. La pé‐ 
nombre des pièces de cette mai son an cienne ainsi qu’une pa lette
chro ma tique épu rée, ren forcent cette si tua tion de huis clos ex trê me‐ 
ment claus tro phobe. Le tra vail, dans ces cas de fi gure, n’est ni li bé ra‐ 
teur, ni ga rant d’in dé pen dance  : les per son nages mis en scène su‐ 
bissent leur condi tion et sont sym bo li que ment en chaî nés par le be‐ 
soin.

Une autre forme de tra vail illé gal (Ber ger et Wink ler 2012  : 166) est
four nie par la pros ti tu tion : dans ce cas de fi gure, la vio lence n’est pas
que sym bo lique, mais avant tout phy sique et mo rale. L’Ita lie de meure
l’un des pays eu ro péens qui ne pos sède pas de lé gis la tion claire
concer nant ces pra tiques. La loi Mer lin a in ter dit l’ou ver ture de mai‐ 
sons closes à par tir de 1958, mais la pra tique d’actes sexuels ta ri fés
n’est pas of fi ciel le ment consi dé rée comme illé gale. Même si la pros ti‐ 
tu tion des mi neurs est of fi ciel le ment in ter dite par l’ar ticle 600 du
code pénal et le proxé né tisme puni par la loi (Mad da lo ni 2021 : 1), les
ré seaux sou ter rains de pros ti tu tion existent tou jours. Ce bu si ness
pro li fique reste sou ter rain et contrô lé quasi- exclusivement par des
ré seaux cri mi nels – au toch tones ou étran gers – de façon clan des tine.
C’est à tra vers des images presque do cu men taires que Gar rone met
en lu mière le quo ti dien d’un groupe de pros ti tuées ni gé rianes exer‐ 
çant dans la ban lieue de Rome. Leur vie, qui semble somme toute pai‐ 
sible, cache des si tua tions de grande in di gence ainsi que des actes in‐ 
sou te nables de vio lence subie. La vio lence subie par ces femmes est
mise par ti cu liè re ment en exergue dans l’épi sode Sil houette : le vi sage
de l’une d’entre elles est filmé pen dant un acte sexuel bru tal. Ce pre ‐
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mier plan qui, selon les codes ci né ma to gra phiques, de vrait nous dé‐ 
voi ler les sen ti ments de ce per son nage, ne laisse rien trans pa raître.
Le re gard qui fixe la ca mé ra semble vide, privé de sen ti ments, sym‐ 
bole d’un drame qui se consomme loin des re gards de la po pu la tion
ro maine. Dans Mar Nero, l’un des hommes fré quen tés par le per son‐ 
nage de An ge la, ac cepte les avances d’hommes ita liens for tu nés afin
de re ce voir en échange de l’ar gent et des ca deaux cou teux. Ce per‐ 
son nage, qui est ma ni fes te ment hé té ro sexuel, se plie à cette forme de
pros ti tu tion car il es père ob te nir une as cen sion so ciale qui n’est pas
per mise aux autres membres de sa com mu nau té. Cette vio lence
sciem ment subie est bien dif fé rente de celle vécue par le per son nage
de Sara (in ter pré té par Tim nit T.), hé roïne de Ter ra fer ma. Cette jeune
mère de fa mille a subi des vio lences sexuelles avant de tra ver ser la
Mé di ter ra née. Dans ce cas de fi gure, cette femme n’a eu aucun choix :
son per son nage si len cieux, filmé dans des en vi ron ne ments sombres
qui nous rap pellent les toiles du Ca ra vage 7, té moigne d’une réa li té
mise sous si lence par les mé dias. Elle in carne, à tra vers ses si lences,
une tra gé die contem po raine in nom mable. Cria lese ne montre ja mais
ce drame à tra vers des images di rectes, mais il le sug gère à tra vers les
actes, par fois mi nimes, de ses per son nages. Mal gré cela, l’au teur filme
par fois les gestes écla tants de ses per son nages qui rap pellent au
spec ta teur la vio lence du par cours mi gra toire  : dans la deuxième
moi tié du récit, la pre mière fille de Sara tente, à l’insu de sa mère,
d’étouf fer le nour ris son qu’elle ne consi dère pas comme son frère.
Nous pou vons soup çon ner que cette en fant a dû être le spec ta teur
mal heu reux des vio lences su bies par sa mère, ce qui rend le por trait
pro po sé par l’au teur en core plus noir.

Dans Ter ra fer ma, comme nous ve nons de le voir, il est donc ques tion
de nais sance. Sara ac couche d’un en fant non dé si ré sur le sol ita lien.
Dans ce pays, il n’existe au cune loi per met tant aux en fants de mi‐ 
grants d’ob te nir la na tio na li té du pays où ils sont nés. Le droit du sol
est donné, sous condi tions, dans des pays eu ro péens comme la
France, l’Al le magne (Schmid 2001 : 19) et l’Ir lande. L’en fant de Sara, né
clan des ti ne ment, ne peut pas, ad mi nis tra ti ve ment, bé né fi cier d’une
dé cla ra tion de nais sance ita lienne en bonne et due forme. Cet
exemple ci né ma to gra phique tra duit une si tua tion bien réelle qui fait
débat, au sein du monde po li tique ita lien, de puis le début des an nées
2000. La gauche ita lienne et une par tie de l’in tel li gent sia (Gaeta 2017 :
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1) du pays pré co nisent la ré gu la ri sa tion de ces en fants qui n’ont aucun
contact avec le pays d’ori gine de leurs pa rents, et qui gran dissent
dans un ter ri toire dont ils adoptent les codes cultu rels. Cette pro blé‐ 
ma tique est af fron tée de face par le long- métrage de Hai der Ra shid,
qui contient des élé ments au to bio gra phiques. Le jeune per son nage de
Said, dont les mésa ven tures sont fil mées à tra vers des plans rap pro‐ 
chés, est vic time d’un sys tème ju ri dique qui le dé passe. Ce jeune
homme a tout d’un héros ro ma nesque clas sique : il pos sède des qua li‐ 
tés ex cep tion nelles, il est ta len tueux et il se bat sans répit contre les
ad ver si tés qui marquent son des tin. Un des tin écrit d’avance, car mal‐ 
gré sa for ma tion uni ver si taire, son ca pi tal cultu rel ita lien et son in té‐
gra tion réus sie, il n’a ju ri di que ment pas le droit de res ter dans le pays
où il a gran di. Ce per son nage hu main, plon gé dans un récit réa liste et
dont les sen ti ments trans pa raissent clai re ment sur un vi sage très ex‐ 
pres sif filmé de près, est le sym bole de toute une gé né ra tion de
jeunes ci toyens ita liens en si tua tion ir ré gu lière, une gé né ra tion grâce
à la quelle ce pays vieillis sant pour rait se re dy na mi ser 8.

Conclu sion(s)
À tra vers notre étude, qui ne pré tend pas à l’ex haus ti vi té, nous pou‐ 
vons af fir mer qu’il est pos sible de re pré sen ter la clan des ti ni té qui,
éty mo lo gi que ment par lant, est re lé guée dans l’ombre. Nous de vons
ad mettre que ces re pré sen ta tions ne sont pas tou jours po si tives  :
sou vent, elle se nour rissent même de sté réo types. Ex ploi tés par la
presse ou par d’autres mé dias au dio vi suels grand pu blic, ces ca rac té‐ 
ri sa tions sché ma tiques fon dées sur des opi nions toutes faites
tendent à re pro duire, à tra vers des sché mas nar ra tifs ré pé ti tifs, des
dis cours fon dés sur des ar gu ments far fe lus sou te nus par des
exemples qui ne montrent qu’une par tie par cel laire et faus sée des
réa li tés vé cues par les clan des tins. En outre, en Ita lie, les mé dias po‐ 
pu listes ou/et d’ex trême droite, tendent à ins tru men ta li ser ces pro‐ 
pos à des fins po li tiques. Le terme clan des tin, de ve nant un sy no nyme
de mi grant, per met de de si gner des boucs émis saires fa ci le ment re‐ 
pé rables, ca pables de dé tour ner le re gard des spec ta teurs les moins
at ten tifs des fac teurs réels qui ont pous sé le pays dans une suite de
crises éco no miques, po li tiques et so ciales. Seul le ci né ma, ou du
moins une par tie de ses pro duc tions, semble pou voir don ner un vi‐ 
sage sin gu lier et hu main à ces par cours mi gra toires, bien sou vent ef‐
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(Augé 1992).

2  Parmi les jour naux qui pro meuvent ce type de lan gage nous trou vons Il
Resto del Car li no, Gaz zet ta del Sud, Cor riere della Sera, Il Tir re no.
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3  Les jour naux té lé vi sés na tio naux consul tés sont Rai 1, Rai 2, Rai 3, Re te‐ 
quat tro, Ca nale Cinque, Ita lia Uno.

4  L’Ita lie vit une crise des ins ti tu tions, éco no mique et so ciale qui dure de‐ 
puis la fin du Boom éco no mique des an nées d’après- guerre. Le bien- être
éco no mique n’a pas été suivi par un re nou vel le ment des ins ti tu tions, ce qui
n’a pas per mis une cor recte re dis tri bu tion des ri chesses au sein de la so cié‐ 
té. Par consé quent, le fossé entre les classes po pu laires et les franges les
plus ai sées de la po pu la tion n’a cessé de croître, ce qui ex plique, en par tie, la
flo rai son de la cri mi na li té or ga ni sée qui se po si tionne comme une al ter na‐ 
tive à l’État. Comme di rait Leo nar do Scias cia, et plus ré cem ment Ro ber to
Sa via no : le vide pro vo qué par l’ab sence de l’État a été vite rem pli par les or‐ 
ga ni sa tions cri mi nelles. Rap pe lons que Leo nar do Scias cia a été un écri vain,
jour na liste et es sayiste ita lien connu et re con nu pour son en ga ge ment po li‐ 
tique aux côtés du Parti Com mu niste, puis du Parti ra di cal ita lien. Ro ber to
Sa via no, écri vain et jour na liste contem po rain, se place dans le même sillon
que Scias cia et dé nonce les modes de fonc tion ne ment des clans ma fieux
ita liens. À cause de son en ga ge ment, il vit sous pro tec tion po li cière.

5  Le Réa lisme ma gique, concep tua li sé par Franz Roh, pro pose un jeu es‐ 
thé tique, spi ri tuel et phi lo so phique avec des élé ments de réa li té, dou blé
d’une in ter ro ga tion mé ta phy sique et on to lo gique. Le Réa lisme ma gique
tente de mettre en exergue ce qu’il y a de mys té rieux dans le réel.

6  Es thé ti que ment, le film ex ploite les codes du ci né ma néo- réaliste. Le
récit est, quant à lui, par tiel le ment au to bio gra phique  : l’au teur s’ins pire de
son propre par cours d’Ita lien d’ori gine étran gère (son père est ori gi naire
d’Irak).

7  Le Ca ra vage [Mi che lan ge lo Me ri si] (Milan 1571 - Porto Er cole 1610)  : son
style, qui ex ploite la tech nique du clair- obscur et pri vi lé gie des scènes
sombres, a for te ment in fluen cé les peintres néer lan dais (Ver meer ou en core
Rem brandt) du XVII  siècle. Ou blié pen dant presque cinq siècles, il est re dé‐ 
cou vert au cours du XX  et de vient in con tour nable.

8  Selon les don nées ISTAT, l’Ita lie est le deuxième pays le plus vieux au
monde. À la pre mière place nous re trou vons le Japon.

Français
La re pré sen ta tion du clan des tin est fon ciè re ment un oxy more éty mo lo‐ 
gique. Com ment mettre en exergue un être qui est re lé gué vi suel le ment,

e

e



Les médias italiens contemporains : explorer les représentations du sans-papier 

Licence CC BY 4.0

so cia le ment et po li ti que ment dans l’ombre ? Les mé dias ap par te nant à l’uni‐ 
vers au dio vi suel sont- ils ca pables de nous mon trer ob jec ti ve ment le quo ti‐ 
dien des sans- papiers  ? À tra vers cette contri bu tion, nous ten te rons de
com prendre, avant tout, com ment cer tains mé dias de masse al tèrent la vi‐ 
sion du grand pu blic en lui pro po sant des images peu édi fiantes du clan des‐ 
tin. Puis, nous nous concen tre rons sur le poids des sté réo types vé hi cu lés
par les mé dias de masse – et plus par ti cu liè re ment par les mé dias ita liens –
et par cer tains pro duits ci né ma to gra phiques issus du ci né ma com mer cial,
qui pro posent une vi sion mas sive et dé per son na li sée du clan des tin. Pour
ter mi ner, nous ana ly se rons les œuvres de ci néastes ita liens contem po rains
tels que Mat teo Gar rone, Fe de ri co Bondi, Ema nuele Cria lese et Hai der Ra‐ 
shid qui tentent, à tra vers des codes ci né ma to gra phiques issus du Réa lisme
poé tique, du Néo réa lisme et du film- documentaire, d’ex tir per sym bo li que‐ 
ment ces êtres de leur ano ny mat. Cela dans le but de dé voi ler, à tra vers la
fic tion, leurs par cours, sou vent la bo rieux, frap pés par une in vi si bi li té subie.

English
The rep res ent a tion of un doc u mented mi grants is truly an ety mo lo gical oxy‐ 
moron. How can we bring at ten tion on a pop u la tion that is so cially and
polit ic ally al ways in the shadow? Is the audio- visual media cap able of ob‐ 
ject ively show ing il legal mi grants' daily life? Through this con tri bu tion, we
will firstly try to un der stand how some main stream media alter the pub lic's
vis ion by show ing derog at ory im ages of mi grants. Then, we will focus on the
im pact of the ste reo types con veyed by the main stream media – more spe‐ 
cific ally the Italian media – and by cine ma to graphic products from ex ploit a‐ 
tion cinema, that cre ate a massive and un per sonal vis ion of un doc u mented
mi grants. To con clude, we will ana lyse the works of a group of con tem por‐ 
ary Italian movie makers such as Mat teo Gar rone, Fe d erico Bondi, Emanuele
Crialese and Haider Rashid, who use cine ma to graphic codes from po etic
real ism, neo real ism and doc u ment ar ies to shed light through fic tions on
this pop u la tion whose or deal is often si lenced.
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