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Cet ou vrage, fruit d’une jour née d’étude or ga ni sée le 22 mai 2015 à
l’Uni ver si té de Bour gogne, se pro pose de ré flé chir sur la si tua tion
spé ci fique de l’Ita lie qui, de terre d’émi gra tion qu’elle était, est de ve‐ 
nue au jourd’hui une terre d’im mi gra tion de masse. Si la « crise mi gra‐ 
toire  » ac tuelle est un pro blème eu ro péen, tous les pays de l’Union
n’ap pré hendent pas le sujet dans les mêmes termes, sou vent en rai‐ 
son d’un passé dif fé rent. L’Ita lie, pre mière terre d’ac cueil des mi‐ 
grants sur ses côtes, se dis tingue de nombre de ses voi sins, en par ti‐ 
cu lier la France et l’Al le magne, par son ex pé rience ré cente de l’im mi‐ 
gra tion, elle qui a connu au pa ra vant pen dant un siècle ce que l’his‐ 
toire a re te nu sous le nom de « grande émi gra tion ».

1

Les contri bu teurs de ce vo lume se sont in ter ro gés en mi roir sur l’in‐ 
ter ac tion ré ci proque entre émi gra tion et im mi gra tion en Ita lie en
cette pé riode tran si toire de son his toire dé mo gra phique, qui se ré‐ 
vèle petit à petit éga le ment comme un tour nant socio- culturel et
iden ti taire. Outre le clair re gain d’in té rêt pour le sujet (sou li gné par
Fran ces ca Leo nar di), quelles trans for ma tions peut- on ob ser ver dans
la re pré sen ta tion de l’émi gra tion ita lienne au cours des der nières an‐ 
nées ? In ver se ment, en quoi leur passé d’émi grants caractérise- t-il le
re gard porté au jourd’hui par les Ita liens sur l’im mi gra tion ?

2

Les ap proches sont va riées, s’éten dant des do maines ju ri dique et po‐ 
li tique (Ca ro line Savi, Ca ro li na Si mon ci ni) au ci né ma et au petit écran
(Oreste Sac chel li, Giu seppe Ca va le ri, Erik Pesenti- Rossi, Fran ces ca
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Leo nar di), à la lit té ra ture (Vit to rio Va len ti no, Flo rence Cour riol), en
pas sant par le trai te ment de la crise mi gra toire dans la presse ita‐ 
lienne (Ni co las Violle). Il sera alors si gni fi ca tif d’ob ser ver les éven‐ 
tuelles di ver gences entre le fait his to rique brut, son trai te ment po li‐ 
tique im mé diat, et sa re pré sen ta tion mé dia ti sée par les arts (lit té ra‐ 
ture, ci né ma) et la presse.

Les deux pre mières études (Ca ro line Savi, La loi sur la na tio na li té et
les deuxièmes gé né ra tions de l’im mi gra tion en Ita lie ; Ca ro li na Si mon‐ 
ci ni, Les po li tiques mi gra toires comme clé d’in ter pré ta tion du pro‐ 
ces sus de for ma tion de l’iden ti té ita lienne) donnent à voir l’Ita lie sous
l’angle de l’évo lu tion en cours, tant sur le plan dé mo gra phique
qu’iden ti taire. Le pays ré vèle ses ques tion ne ments et l’éla bo ra tion
pro gres sive de ré ponses à une si tua tion nou velle. Ca ro li na Si mon ci ni
rap pelle que l’on ne peut par ler d’ « his toire na tio nale » qu’à par tir de
1861 pour l’Ita lie, date de la « nais sance in at ten due d’un pays com po sé
de tra di tions, d’ori gines, de langues et d’his toires hé té ro gènes ». L’au‐ 
teur sou ligne la conti nui té entre l’at ti tude de mé fiance qu’ex pri‐ 
maient les Ita liens entre eux d’une ré gion à l’autre au XIX  siècle et la
ten dance pro tec tion niste de leurs po li tiques mi gra toires ré centes  ;
puis elle montre tout à la fois ce phé no mène comme signe de ques‐ 
tion ne ments d’un pays à l’iden ti té en core fra gile, « dif fi ci le ment pro‐ 
té gée », qui se construit au re gard des « autres ». Ca ro line Savi s’in‐ 
ter roge quant à elle sur la dis so nance crois sante entre la réa li té so‐ 
cio dé mo gra phique de l’Ita lie contem po raine et sa loi sur la na tio na li‐ 
té, fon dée sur le jus san gui nis dans un pays alors d’émi gra tion (« Le
choix fait par le lé gis la teur du ius san gui nis est ty pique d’un pays à
forte émi gra tion »). Un nou veau pro jet de loi est ac tuel le ment en dis‐ 
cus sion au Par le ment, en vue de pri vi lé gier le jus solis, sans ou blier le
ius cultu rae. Com ment ap pré hen der et dé fi nir, dans ce contexte,
l’iden ti té ita lienne ?

4

e

La ma jo ri té des études de ce vo lume sont consa crées à la re pré sen ta‐ 
tion des mi gra tions par le biais des arts lit té raires et ci né ma to gra‐ 
phiques. Vit to rio Va len ti no met en abîme et ob serve en mi roir émi‐ 
grants et im mi grants, Ita liens et étran gers, dans le roman Sen za ter ra
d’Eve li na San tan ge lo. L’au teure du roman cherche, dans un contexte
de «  rap pro che ment   im pos sible entre Ita liens et clan des tins  », à
« cré[er] dans son récit un es pace dans le quel les deux per son nages
prin ci paux Alì et Gae ta no sont, fi na le ment, du même côté de la bar ‐
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rière ». De façon clai re ment par ti sane, l’au teure veut rap pe ler au lec‐ 
teur ita lien sa propre ex pé rience mi gra toire et l’in vi ter à por ter un
autre re gard sur le mi grant d’au jourd’hui, en opé rant une iden ti té par
l’ex pé rience entre ses deux per son nages.

Dans Quan do Dio bal la va il tango, Laura Pa ria ni prend le parti d’une
so cié té mul ti cul tu relle (Flo rence Cour riol, La pra tique du plu ri lin‐ 
guisme chez Laura Pa ria ni pour ra con ter dans l’ultra- 
contemporanéité l’émi gra tion ita lienne en Amé rique La tine.
L’exemple de Quan do Dio bal la va il tango). En ra con tant la vie des Ita‐ 
liens émi grés en Ar gen tine, le choix lit té raire de Laura Pa ria ni se
porte sur le plu ri lin guisme, la langue se ré vé lant chez elle comme
« une al té ri té lin guis tique au ser vice d’une al té ri té iden ti taire et géo‐ 
gra phique. » En don nant place à dif fé rents dia lectes, sans pré do mi‐ 
nance de l’un sur l’autre, l’au teure «  fait voler en éclats l’idée d’une
iden ti té nette, une et ri gide  ». «  Là où, lors qu’on émi grait au siècle
passé, il fal lait s’in té grer en ou bliant sa langue ma ter nelle et en adop‐ 
tant de ma nière unique celle du pays d’ac cueil, Laura Pa ria ni nous dit
qu’on peut au jourd’hui por ter haut les cou leurs d’un mul ti cul tu ra‐ 
lisme vécu comme une ri chesse ». L’ex pé rience des émi grants ita liens
est ainsi relue à la lu mière de la so cié té nou velle qui se fait jour sur la
pé nin sule ita lienne. L’au teure n’opte tou te fois pas pour une simple
trans for ma tion ou un rem pla ce ment de l’iden ti té ita lienne, de sa
culture et de sa langue, par une autre, mais au contraire pour la co‐ 
pré sence de l’en semble  : «  le mé tis sage lin guis tique est le re flet de
l’idée que l’iden ti té ita lienne ne peut se pen ser au jourd’hui que dans
une plu ra li té », en conti nuant à pra ti quer toutes les langues, sans en
ou blier au cune comme avaient ten dance à le faire les émi grants d’au‐ 
tre fois. Au tre ment dit, la culture de cha cun ne de vrait pas dis pa raître
sous les flux mi gra toires, mais se mêler aux autres.

6

Le jeu entre passé et pré sent est aussi sous- jacent aux films d’Ema‐ 
nuele Cria lese étu diés par Oreste Sac chel li (Oreste Sac chel li, Par‐ 
cours de l’ana mnèse dans l’œuvre ci né ma to gra phique d’Ema nuele Cria‐ 
lese). L’au teur de l’ar ticle sou ligne la « co hé rence thé ma tique et idéo‐ 
lo gique » qui relie Nuo vo mon do et Ter ra fer ma. Oreste Sac chel li met
en évi dence la dif fé rence entre de nom breux films néo réa listes sur
les mi gra tions et l’œuvre d’Ema nuele Cria lese, le quel donne plu tôt à
voir « un monde sou hai table ». En opé rant un rap pro che ment évident
entre émi gra tion (Nuo vo mon do) et im mi gra tion (Ter ra fer ma), em por ‐
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tant le spec ta teur dans un uni vers my thique, Cria lese «  en tend dé‐ 
non cer cer taines formes d’amné sie qui risquent d’anes thé sier toute la
so cié té ita lienne et dé truire les fon de ments de son iden ti té ». Chez le
ci néaste, la mé moire de l’émi gra tion est es sen tielle pour lire au‐ 
jourd’hui l’im mi gra tion et ac cueillir les nou veaux ar ri vants. Ema nuele
Cria lese, comme Mat teo Gar rone, ar rivent au terme d’un par cours ci‐ 
né ma to gra phique ita lien qui a vu le thème mi gra toire se dé ve lop per
et quit ter pro gres si ve ment les sté réo types pour af fron ter de ma nière
plus concrète et trans- générationnelle le lien entre mé moire et si tua‐ 
tion pré sente (Giu seppe Ca va le ri, La ques tion mi gra toire ex pri mée par
le ci né ma ita lien  : du sté réo type aux ré cits réa listes). La «  dé marche
mé mo rielle » des nou veaux ci néastes est mise au ser vice d’une po li‐ 
tique d’ac cueil des mi grants au jourd’hui. Le mou ve ment in verse
s’opère aux mêmes fins dans les do cu men taires de la Rai des an nées
2000 consa crés à l’émi gra tion (Fran ces ca Leo nar di, La mé moire de
l’émi gra tion ita lienne dans les do cu men taires de la Rai des an nées
2000). La mé moire s’y éla bore, s’y re cons truit, selon le nou veau
contexte mi gra toire : « Les dan gers des tra ver sées ma ri times, les dif‐ 
fi cul tés d’in té gra tion, la mi sère, l’ex ploi ta tion, le ra cisme et les
drames dont les Ita liens furent vic times fi gurent parmi les thèmes
pri vi lé giés par les pro duc tions cultu relles des deux der nières dé cen‐ 
nies, qui en tendent éta blir des pa ral lèles entre le passé et le pré‐ 
sent ». Si le pré sent y trans forme la mé moire du passé, cette mé moire
re nou ve lée du passé de vient éga le ment « outil pour pen ser aussi les
mi gra tions ac tuelles », elle de vient ins tru ment po li tique.

Un tel « effet de mi roir » peut « mettre mal à l’aise », comme le sou‐ 
ligne Erik Pesenti- Rossi (Erik Pesenti- Rossi, Deux par cours ci né ma to‐ 
gra phiques à tra vers la pé nin sule  : Il cam mi no della spe ran za de P.
Germi (1954) et Pummarò de M. Pla ci do (1989)), mais il in ter roge aussi
en fai sant «  émer ger le re fou lé d’ex pé riences col lec tives et in di vi‐ 
duelles dou lou reuses ». L’au teur évoque « un effet de mi roir qui peut
mettre mal à l’aise mais pose des ques tions per ti nentes sur l’iden ti té
ita lienne (sans for cé ment y ré pondre)  ». Là en core, l’on voit que le
néo- réalisme est dé pas sé au pro fit d’une plus grande pro fon deur
tem po relle : « La tâche était plus fa cile pour la co mé die “à l’ita lienne”
ou pour le néo- réalisme qui ne par laient que de leur époque ; c’était
leur force mais aussi leur fai blesse car ces genres ne ren voyaient, le
plus sou vent, qu’à un pré sent im mé diat ».
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L’on peut re trou ver l’ex pres sion de ce ma laise dans la façon dont la
presse, en l’oc cur rence le quo ti dien ita lien La Re pub bli ca, aborde le
sujet mi gra toire (Ni co las Violle, Odys séen ver sus hu main. Quel rôle
pour l’his toire de l’émi gra tion ita lienne dans la ré cep tion de l’im mi gra‐ 
tion à Lam pe du sa). Ni co las Violle montre la force du trai te ment émo‐ 
tif de l’ac tua li té dans la presse (« les jour na listes […] ajoutent du pa‐ 
thos à l’hor reur »), au moyen d’une rhé to rique de l’exa gé ra tion, mais
l’au teur sou ligne aussi, comme on pou vait déjà le voir dans le ci né ma
d’Ema nuele Cria lese, une forme de prise de dis tance par rap port à
l’ac tua li té moyen nant le ren voi à des ré fé rents cultu rels uni ver sels et
d’une cer taine façon atem po rels voire my thiques (l’Odys sée, l’Exode,
l’Enfer dan tesque), «  ins cri[vant] les mi grants dans une di men sion
éter nelle ». Tou te fois, certes en rai son de la na ture même du trai te‐ 
ment jour na lis tique mais pas uni que ment, contrai re ment aux autres
arts, la presse n’évoque pas le passé mi gra toire des Ita liens pour par‐ 
ler d’im mi gra tion  : «  dans le récit de l’ac tua li té, l’ap pré hen sion de
l’im mi gra tion en Ita lie au jourd’hui ne semble guère com pa tible avec le
sou ve nir de l’émi gra tion des Ita liens au tre fois ». Il s’agit au contraire
de « res ti tuer cette ques tion dans le temps long de la pré sence hu‐ 
maine sur terre, une pré sence qui est d’abord une his toire de dé pla‐ 
ce ment, d’émi gra tion jus te ment ».

9

L’Ita lie, au tra vers de ces études, ap pa raît comme un pays en core im‐ 
pré pa ré à la si tua tion nou velle, en par ti cu lier sur le plan ju ri dique, et
qui cherche dans son passé mi gra toire des clés de lec ture du pré sent.
L’in tui tion de Gian An to nio Stel la se confirme et se pour suit  : l’Ita lie
re vi site au jourd’hui un passé qu’elle ten dait sou vent à re je ter. L’im mi‐ 
gra tion bous cule mais aussi in ter roge l’Ita lie sur sa propre iden ti té.
Erik Pesenti- Rossi rap pelle de façon très per ti nente la dif fi cul té qu’il y
a à dé fi nir la no tion même d’iden ti té. Il cite pour cela J.-Fr. Mat tei  :
« comme saint Au gus tin le di sait du temps […], si per sonne ne me de‐ 
mande ce qu’est l’iden ti té, je le sais ; mais […] si on me le de mande, je
ne sais pas l’ex pli quer à qui m’in ter roge ». Or, l’iden ti té s’avère « es‐ 
sen tiel le ment liée à la mé moire ».

10

Si les re pré sen ta tions mé dia ti sées tendent à prendre parti pour l’ac‐ 
cueil des mi grants, es sen tiel le ment sur la base de l’ex pé rience, du
vécu, les ap proches plus «  im mé diates » du sujet ré vèlent un cli mat
d’in cer ti tude, de ques tion ne ments, de re cherche en core en cours.
Dans le cor pus étu dié, l’on ob serve spo ra di que ment une ap pré hen‐
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sion claire de l’iden ti té ita lienne : soit l’on ne s’in ter roge tout sim ple‐ 
ment pas des sus, soit on l’aborde pour en sou li gner les contours
flous, la dé fi ni tion im pré cise. L’im mi gra tion ac tuelle, d’après les
études ici pro po sées, semble da van tage frap per l’ex pé rience des Ita‐ 
liens, leur vécu, leur sen si bi li té, que contri buer à dé ve lop per, af fi ner,
la dé fi ni tion de leur iden ti té. Est- elle na tio nale, cultu relle, lin guis‐ 
tique, liée au sang ou au sol ? Est- elle, comme le pro posent cer tains,
en per pé tuels construc tion, évo lu tion, re ma nie ment, au gré des mou‐ 
ve ments mi gra toires et de la pré sence d’hommes et de femmes dif fé‐ 
rents sur le ter ri toire de la pé nin sule  ? L’iden ti té ita lienne doit- elle
re flé ter de plus en plus la di men sion mul ti cul tu relle de sa so cié té ou
s’af fi ner à son contact ? Au tant de ques tions qui res tent en sus pens,
dé bat tues, mais que l’ur gence de l’ac tua li té bous cule et oc culte sou‐
vent au pro fit des thé ma tiques de l’ac cueil, de l’ex pé rience de vie, du
drame. Or, les mi grants d’au tre fois étaient- ils à leur pays d’ac cueil ce
que sont les mi grants d’au jourd’hui pour l’Ita lie et pour l’Eu rope ? En
termes d’ex pé riences de vie, de xé no pho bie, de po li tique d’ac cueil, les
nom breux rap pro che ments opé rés par les œuvres étu diées sont iné‐ 
luc tables et rap pe lés à la mé moire des Ita liens, ou plu tôt ap pe lés à
trans for mer leur mé moire, à opé rer une «  ana mnèse  » en vue de
s’iden ti fier aux mi grants d’au jourd’hui. Qu’en est- il ce pen dant des dif‐ 
fé rences entre mi grants d’au tre fois et mi grants d’au jourd’hui  ? L’art
mais aussi la presse semblent prendre au jourd’hui le parti de se si tuer
sur le plan plus gé né ral de l’hu main et de l’ex pé rience de vie, voire de
dé pla cer l’an crage his to rique vers une di men sion my thique (Cria lese),
afin de dé pas ser les af fron te ments cultu rels im mé diats et d’in sis ter
sur les si mi li tudes. Ces tra vaux montrent bien une Ita lie en pé riode
de trans for ma tion dé mo gra phique et cultu relle, une Ita lie que l’ac tua‐ 
li té in vite à re vi si ter son passé et son iden ti té. La prise de recul par
les arts de la re pré sen ta tion s’avère être à ce titre un outil pri mor dial.
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