
Textes et contextes
ISSN : 1961-991X
 : Université de Bourgogne

12-1 | 2017 
Mémoire de l'émigration et identité italienne à l'heure de l'immigration ; La
construction du maléfique. L’Antéchrist

La mémoire de l’émigration italienne dans
les documentaires de la Rai des années 2000
03 October 2017.

Francesca Leonardi

http://preo.u-bourgogne.fr/textesetcontextes/index.php?id=478

Licence CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Francesca Leonardi, « La mémoire de l’émigration italienne dans les
documentaires de la Rai des années 2000 », Textes et contextes [], 12-1 | 2017, 03
October 2017 and connection on 27 July 2024. Copyright : Licence CC BY 4.0 (http

s://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). URL : http://preo.u-
bourgogne.fr/textesetcontextes/index.php?id=478

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://preo.u-bourgogne.fr/portail/


Licence CC BY 4.0

La mémoire de l’émigration italienne dans
les documentaires de la Rai des années 2000
Textes et contextes

03 October 2017.

12-1 | 2017 
Mémoire de l'émigration et identité italienne à l'heure de l'immigration ; La
construction du maléfique. L’Antéchrist

Francesca Leonardi

http://preo.u-bourgogne.fr/textesetcontextes/index.php?id=478

Licence CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1. L’autre Italie d’Emigranti
1.1. Un hommage aux Italiens dans le monde
1.2 Des parallèles implicites entre migrations passées et présentes ?
1.3. Réceptions et usages

2. Pane amaro et l’émigration italienne aux États-Unis
2.1. Racisme et discriminations
2.2. Travail, politique et expériences interethniques
2.3. Réceptions et usages

3. Polenta e macaroni. Quand les autres c’était nous
3.1. La collaboration de Gian Antonio Stella et Mario Perrotta et
l’inscription dans l’actualité
3.2. Les difficultés des migrants : mise en scène des réalités et des
illusions
3.3. Réceptions et usages

Conclusion

De puis la fin du siècle der nier, la té lé vi sion pu blique ita lienne a dif fu‐ 
sé plu sieurs émis sions à ca rac tère his to rique sur l’émi gra tion des Ita‐ 
liens. Ces pro grammes voient le jour dans une pé riode mar quée à la
fois par une nou velle phase dans l’éla bo ra tion mé mo rielle de ce phé‐ 
no mène et par un re gain d’in té rêt pour l’his toire sur le petit écran.
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À par tir de la deuxième moi tié des an nées 1990, la dia spo ra ita lienne,
pré cé dem ment confi née au do maine des spé cia listes, est de ve nue
pro gres si ve ment l’objet, non seule ment de pu bli ca tions scien ti fiques
foi son nantes, mais aussi de tra vaux de vul ga ri sa tion, d’ins ti tu tions
mu séales, d’œuvres lit té raires et ci né ma to gra phiques pri mées, et
d’une at ten tion mé dia tique sans pré cé dent.

2

L’im mi gra tion ac tuelle à des ti na tion de l’Ita lie a sans doute joué un
rôle ma jeur dans cette re dé cou verte. De puis les an nées 1980, les flux
mi gra toires vers l’Ita lie ont aug men té de ma nière ex po nen tielle, 1

l’im mi gra tion est en trée dans le débat po li tique et a com men cé à in‐ 
té res ser et à pré oc cu per l’opi nion pu blique. 2 C’est dans ce contexte
que voit le jour un usage pu blic de l’his toire 3 qui consi dère l’émi gra‐ 
tion ita lienne comme un outil pour mieux com prendre les réa li tés des
nou veaux mi grants et com battre les ten dances ra cistes d’une par tie
de l’opi nion pu blique et des par tis conser va teurs, no tam ment ré gio‐ 
na listes, tels la Ligue du Nord. 4

3

La fin du siècle der nier a éga le ment été mar quée par une aug men ta‐ 
tion et un re nou vel le ment de la pro gram ma tion té lé vi suelle à ca rac‐ 
tère his to rique. La plus grande dis po ni bi li té d’ar chives et les évo lu‐ 
tions des for mats té lé vi suels ont re dy na mi sé l’offre d’his toire du petit
écran, après une pé riode de baisse d’in té rêt. 5 L’émis sion grand pu blic
La grande sto ria, dif fu sée de puis 1997 6 par la chaîne pu blique na tio‐ 
nale Rai3, re pré sente sans doute l’émis sion phare de ce re nou veau.
Cette série en tend «  ra con ter par images les mo ments les plus
saillants de l’his toire du XXe siècle » 7 et pro pose des do cu men taires
de mon tage à base d’ar chives (et en moindre par tie d’en tre tiens) d’en‐ 
vi ron deux heures. Ceux- ci réa lisent en moyenne 10 % de part d’au‐ 
dience en pre mière par tie de soi rée, un vaste pu blic pour un cycle
d’his toire. 8

4

Les do cu men taires his to riques té lé vi suels des ti nés au grand pu blic
n’ont pas man qué de sus ci ter des cri tiques de la part des his to riens.
Les sim pli fi ca tions et l’uti li sa tion d’images d’ar chives et des en tre tiens
qui vise à rendre le passé sen sible et à émou voir, plus qu’à sou mettre
ces sources à un exa men cri tique, dé plaisent sou vent aux cher cheurs
(Iac cio 2004  : 115-121, Bi so gno 2008  : 13-14, Lin de perg 2014). D’autre
part, ces do cu men taires consti tuent un objet d’étude pri vi lé gié en
tant que lieux d’éla bo ra tion de la mé moire, consi dé rée comme une
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re pré sen ta tion col lec tive du passé selon les exi gences du pré sent. 9

Ces ob jets cultu rels sont en effet un re flet du tra vail mé mo riel des
so cié tés, mais sont des pro duc teurs et dif fu seurs de mé moire
(Veyrat- Masson 2000, Ana nia 2003, Bi so gno 2008).

Cet ar ticle s’in té resse aux do cu men taires de La grande sto ria sur
l’émi gra tion ita lienne en tant que lieu de mé moire. La grande sto ria,
qui de puis ses dé buts a pré sen té plus de 150 pro duc tions en pri vi lé‐ 
giant le fas cisme, le na zisme, la Se conde Guerre mon diale et l’his toire
re li gieuse, 10 a pro duit et dif fu sé trois do cu men taires sur ce sujet.
Com ment ce pro gramme grand pu blic consa cré au récit au dio vi suel
du XXème siècle a- t-il donc abor dé la mé moire de l’émi gra tion qui
était en train de s’af fir mer sur la scène pu blique et mé dia tique  ?
Quels as pects de l’émi gra tion des Ita liens, dont les his to riens ont
sou li gné les mul tiples fa cettes et la grande ex ten sion dans l’es pace et
dans le temps, ont- ils été pri vi lé giés ? Com ment les en jeux du pré‐ 
sent ont- ils fa çon né ces ré cri tures au dio vi suelles ? Quelles in ter re la‐ 
tions peut- on éta blir entre ces pro duc tions et les mi gra tions ac‐ 
tuelles vers l’Ita lie ? En nous ap puyant sur une ana lyse des trois do‐ 
cu men taires, qui prend en compte la spé ci fi ci té de leur pro duc tion et
de leur lan gage, et sur d’autres sources de pre mière main (com mu ni‐ 
qués de presse, en tre tiens, re vues de presse), cet ar ticle met en lu‐ 
mière quelques as pects de la construc tion de la mé moire par ces pro‐ 
duc tions cultu relles et dé cèle les di verses mo da li tés et de grés d’in ci‐
dence des nou veaux phé no mènes mi gra toires sur la ge nèse, la réa li‐ 
sa tion, la ré cep tion et les usages de ces ré écri tures au dio vi suelles du
passé.

6

1. L’autre Ita lie d’Emi gran ti
Dif fu sé en pre mière par tie de soi rée en oc tobre 2001 et en fé vrier
2002, après deux ans de pré pa ra tion, Emi gran ti [Émi grants] est le
pre mier do cu men taire sur l’émi gra tion pro duit par La grande sto ria.
Écrit et réa li sé par Ro ber to Olla, jour na liste à la Rai, spé cia li sé dans la
réa li sa tion d’en quêtes et de do cu men taires his to riques, 11 il re trace
cent cin quante ans de mi gra tions ita liennes, de la moi tié du XIX
siècle à la toute fin du XX , en pri vi lé giant les des ti na tions trans océa‐ 
niques. 12 Le do cu men taire s’ap puie sur des ar chives pro ve nant de
trois conti nents (Eu rope, Amé rique et Aus tra lie) et sur une ving taine
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de té moi gnages d’émi grés de pre mière, deuxième et troi sième gé né‐ 
ra tion, fil més aux États- Unis, en Ar gen tine, au Bré sil et en Aus tra lie
(Olla 2001).

1.1. Un hom mage aux Ita liens dans le
monde
Dans un en tre tien, Ro ber to Olla in dique que c’est la ren contre avec
des membres des com mu nau tés ita liennes à l’étran ger, lors de la pré‐ 
pa ra tion d’un pré cé dent pro gramme, 13 qui lui a donné envie de ra‐ 
con ter leur his toire. Il rap pelle aussi que le res pon sable du «  pro jet
his toire  » de Rai3, Pas quale d’Ales san dro, sou hai tait pro duire une
émis sion sur ce sujet de puis long temps, sans tou te fois pré ci ser pour
quelles rai sons (Olla 2001). 14

8

Emi gran ti semble, en tout cas, faire écho aux dis cours qui ac com‐
pagnent la re dé cou verte et la va lo ri sa tion des Ita liens à l’étran ger de
la part des pou voirs pu blics, et qui, conjoin te ment aux mou ve ments
mi gra toires vers l’Ita lie, ont mar qué la mé moire de l’émi gra tion au
tour nant du nou veau mil lé naire. À l’issue d’un pro ces sus de chan ge‐ 
ments à la fois éco no miques, po li tiques et cultu rels, tant en Ita lie que
dans les pays d’ar ri vée, l’émi gra tion n’est plus per çue comme
«  moindre mal  », sou pape per met tant de ré gu ler le pro blème de
l’excès de main- d’œuvre, mais en tant que res source éco no mique et
cultu relle pour le pays (Sal va to ri 2009 : 259-260). Les an ciens émi grés
de viennent « Ita liens dans le monde » (Si gno rel li 2009  : 487-503) et,
en dé cembre 2001, est ap prou vée une nou velle loi concer nant le vote
des ci toyens ré si dant à l’étran ger. 15 Un or ga nisme of fi ciel 16 com man‐ 
dite la pre mière grande his toire des mi gra tions ita liennes, Sto ria
dell’emi gra zione ita lia na (Be vi lac qua, et al. 2001 et 2002). Les pré sen‐ 
ta tions pro gram ma tiques de ses deux tomes af firment la cen tra li té
de  l’émi gra tion pour l’his toire ita lienne contem po raine, sou lignent
que «  l’Ita lie hors l’Ita lie  » a contri bué à fa çon ner le pays d’ori gine
(2001  : XI- XII) et ac cordent une place de choix aux ex pres sions de
l’« ita lia ni té » (2002 : XV).

9

De son côté, la voix off du nar ra teur d’Emi gran ti an nonce, im mé dia‐ 
te ment après le gé né rique de début, qu’il s’agira du récit d’« une autre
Ita lie consti tuée par cin quante mil lions d’Ita liens épar pillés dans le
monde, avec leurs en fants et petits- enfants ». 17 La nar ra tion au dio vi‐
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suelle qui suit met en lu mière la va rié té des pro fils et des par cours
des émi grés qui com posent cette «  autre Ita lie  », leurs souf frances,
leurs ap ports au pays d’ori gine, et leur « ita lia ni té ».

Le choix de cou vrir un arc chro no lo gique plus ample que le siècle des
mi gra tions de masse (qui vont de la fin du XIX  siècle aux an nées
1970) per met d’ou vrir la nar ra tion par Giu seppe Ga ri bal di. Le « héros
des deux mondes  » est l’émi grant ita lien le plus cé lèbre selon un
italo- brésilien in ter viewé. De nom breux té moins rap pellent en suite
les dé parts pour des rai sons éco no miques vers les Amé riques et
l’Aus tra lie. Le té moi gnage de Eu ge nia Sa cer dote De Lus tig, dont la fa‐ 
mille juive par tit pour l’Ar gen tine à la fin les an nées trente pour fuir
l’Ita lie fas ciste des lois ra ciales, ren voie de son côté à l’émi gra tion
pour des rai sons po li tiques. Parmi les autres in ter viewés fi gurent une
Italo- Américaine fille d’une épouse de guerre, un an cien pri son nier
de guerre en Aus tra lie qui dé ci da de res ter dans ce pays après la fin
du conflit.

11

e

Le fait de ne pas ar rê ter le do cu men taire au mo ment de la baisse des
dé parts, dans les an nées 1970, per met, d’autre part, de rap pe ler que
les flux de sor tie ne sont pas ter mi nés, et d’in clure une nou velle gé‐ 
né ra tion de mi grants, re pré sen tée par la jeune ar tiste italo- japonaise
Ma ri ka Ha suike, qui ha bite en Aus tra lie, et qui ne se dé fi nit pas
comme « émi grante », mais comme « ci toyenne du monde ».

12

Les images d’ar chives contri buent à vi sua li ser la grande di ver si té des
réa li tés re la tives aux mi gra tions ita liennes, tan dis que la bande son
ori gi nale com po sée par Luigi Cec ca rel li al terne dif fé rents re gistres
en pas sant de so no ri tés mé lan co liques à des mo tifs gais et en joués.
Cer taines images sont très an ciennes, comme celles qui montrent des
Ita liens ra mas sant les pou belles sur des pé niches dans le port de New
York à la fin du XIXe siècle. 18 D’autres sont in édites ou rares, comme
les prises de vue des plan ta tions bré si liennes dé ni chées dans des
films de fa mille au Bré sil ; les nom breuses sé quences qui pro viennent
des ar chives aus tra liennes et montrent, entre autres, les pri son niers
de guerre, le tra vail dans les plan ta tions et les mines d’opale (Olla
2001) ; les images des nour rices et des exa mens aux quels elles étaient
sou mises.

13

Les do cu ments d’ar chives montrent éga le ment des émi grés, ou des‐ 
cen dants d’émi grés, qui ont brillé dans le spec tacle, dans le sport,

14
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dans la po li tique ou les af faires, prin ci pa le ment aux États- Unis. En
re vanche, les cri mi nels Italo- Américains, in con tour nables dans l’ima‐ 
gi naire de l’émi gra tion ita lienne, n’ap pa raissent pas. Cette ab sence
est due sans doute au fait que Ro ber to Olla pré pa rait pour La grande
sto ria un autre do cu men taire sur ce sujet, I pa dri ni, dif fu sé en fé vrier
2002. 19 Elle per met en tout cas d’éva cuer une image des émi grés ne
se prê tant pas à leur va lo ri sa tion dans une pro duc tion qui est dé di ca‐ 
cée « à tous les Ita liens qui […] ont construit des com mu nau tés flo ris‐ 
santes et ci vi li sées dans beau coup de pays du monde  […], qui ont
choi si le che min de la loi et non celui de l’illé ga li té » et qui « avec leur
tra vail et leurs épargnes ont ren due grande l’Ita lie ». 20

Emi gran ti sou ligne à plu sieurs re prises la contri bu tion des émi grants
au dé ve lop pe ment de leur pays d’ori gine. « L’Ita lie d’au jourd’hui n’au‐ 
rait pas exis té sans ses émi grants  » 21 rap pelle le com men taire. Les
té moins évoquent l’envoi d’ar gent aux fa milles. Des ac tua li tés fil mées
d’après- guerre montrent des Italo- américains qui par ti cipent au
paie ment de la dette de guerre contrac tée par leur pays d’ori gine au‐ 
près des États- Unis et d’autres pré sentent l’ « oncle d’Amé rique » Fi‐ 
lip po Ga gliar di, ren tré mil lion naire du Ve ne zue la, qui de vient le bien‐ 
fai teur de Mon te sa no, son vil lage natal en Cam pa nie, et des vil lages
voi sins.

15

L’ita lia ni té des émi grés est éga le ment mise en lu mière. Par un effet
gra phique, les noms des té moins, qu’ils soient de pre mière, deuxième
ou troi sième gé né ra tion, ap pa raissent en sur im pres sion sur le dra‐ 
peau tri co lore ita lien, en sym bo li sant leur ap par te nance au pays
d’ori gine. Les in ter viewés, de leur côté, évoquent à plu sieurs re prises
leur ita lia ni té et la dé fi nissent comme une culture par ta gée, une
éthique, l’in ten si té des émo tions, et sur tout comme un art de savoir- 
vivre et no tam ment de sa voir man ger. 22 Cet art se rait main te nu
même dans des si tua tions ex trêmes, telle celle vécue dans les camps
d’in ter ne ment pen dant la Se conde Guerre mon diale, selon le té moi‐ 
gnage de Fran ces ca Me ren da, in ter née à dix- huit ans en Aus tra lie.
D’autre part, les en tre tiens laissent aussi en tra per ce voir que l’ita lia ni‐ 
té se dé cline dans le cadre d’iden ti tés hy brides et mul tiples. Les in‐ 
ter viewés ne manquent pas de sou li gner éga le ment leur ap par te‐ 
nance au pays où ils ré sident, ou d’évo quer, comme l’ac trice Italo- 
Américaine An na bel la Scior ra et l’Italo- Japonaise Ma ri ka Ha suike, les
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choix qu’elles opèrent plus ou moins consciem ment entre les élé‐ 
ments des dif fé rentes cultures.

Le com men taire pré sente aussi la po li tique comme une «  pas sion
toute ita lienne », lors de l’évo ca tion de per son na li tés po li tiques d’ori‐ 
gine ita lienne aux États- Unis, 23 et, vers la fin, pré cise que 350 par le‐
men taires d’ori gine ita lienne ont été élus dans 27 pays en 2001. Tou‐ 
te fois, il n’y au rait pas un rap port suf fi sam ment étroit avec l’Ita lie
selon le nar ra teur en voix off, et l’Italo- Argentin Sal va tore Sanna se
plaint de ne pas pou voir ex pri mer son vote pour l’Ita lie.

17

Emi gran ti pa raît ainsi s’ins crire dans les dé bats qui ont pré cé dé l’ap‐ 
pro ba tion de la nou velle loi sur le vote des Ita liens à l’étran ger et
semble dé fendre la lé gi ti mi té de la par ti ci pa tion des émi grés à la vie
po li tique du pays d’ori gine en va lo ri sant leurs ap ports et leur ita lia ni‐ 
té.

18

Les dis cours au tour du vote des Ita liens à l’étran ger ont d’ailleurs été
mar qués par une « rhé to rique de la ré pa ra tion » pour le « sa cri fice »
des émi grés, qui n’ont pas été sou te nus et ac com pa gnés par leur pays
d’ori gine (Co luc ci 2002  : 609, Co luc ci 2007  : 726). C’est éga le ment le
cas du do cu men taire de Ro ber to Olla, qui in siste sur les man que‐
ments de la part des pou voirs pu blics des dif fé rentes époques en vers
ses mi grants, dé fi nis comme «  les ou bliés de l’autre Ita lie  », «  re fu‐
sés » par leur pa trie. Les termes « sa cri fice », « refus », « aban don » et
« oubli » re viennent au fil de la nar ra tion, qu’il s’agisse des mi grants
par tis au tour nant du XXe siècle, de ceux qui sont in ter nés comme
«  étran gers en ne mis  » au début de la Se conde Guerre mon diale et
«  payent en core pour l’an cienne pa trie qui les a aban don nés  », des
co lons en Lybie ou en Éthio pie « aban don nés aux ar mées en ne mies »,
ou des an ciens pri son niers de guerre. Et les ac tua li tés fil mées de
l’après- guerre qui montrent les nou veaux dé parts et af firment que les
mi grants partent dé sor mais dans de bonnes condi tions et que l’Ita‐ 
lie ne les ou blie ra ja mais, sont pré sen tées comme de la pure pro pa‐ 
gande.

19

Cette vic ti mi sa tion des émi grés et la mise en re lief de leurs souf‐ 
frances pré sente des points com muns avec la mé moire de l’émi gra‐ 
tion pro po sée par les pro duc tions cultu relles qui la consi dèrent
comme un outil pré cieux pour mieux com prendre les mi gra tions ac ‐

20
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tuelles vers l’Ita lie et les ré ac tions d’in quié tude qu’elles pro voquent
dans la so cié té.

1.2 Des pa ral lèles im pli cites entre mi ‐
gra tions pas sées et pré sentes ?
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 afin de com battre les pré ju gés
concer nant les nou veaux mi grants. 24 Le texte de vul ga ri sa tion du
jour na liste Gian An to nio Stel la L’orda. Quan do gli al ba ne si era va mo
noi [La Horde. Quand les Al ba nais c’était nous] (1  éd. 2002, 2  éd.
2003), où les Al ba nais in diquent par sy nec doque les po pu la tions mi‐ 
grantes ob jets de dis cours hos tiles, est gé né ra le ment consi dé ré le pa‐ 
ran gon de cette re lec ture du passé, qui cir cu lait déjà dans les an nées
pré cé dentes. L’émis sion de pla teau Emi gra zione 1945-1999 [Émi gra‐ 
tion 1945-1999] dif fu sée en 1999, 25 au mo ment où a été conçu le pro‐ 
jet d’Emi gran ti, pointe aussi des ana lo gies entre les dif fé rentes mi gra‐ 
tions, comme le rôle des pas seurs, l’em ploi des mi grants dans les tra‐ 
vaux mé pri sés par les lo caux, la lo ca tion de lieux in sa lubres à des prix
fa ra mi neux et les rhé to riques de l’in va sion.

21

ère ème

Est- ce qu’Emi gran ti sou hai te rait aussi éta blir des pa ral lèles entre les
vi cis si tudes des mi grants d’hier et d’au jourd’hui ? Les su jets trai tés et
quelques autres in dices pour raient nous le sug gé rer.

22

L’un des pre miers épi sodes fi gu ré dans le do cu men taire de Ro ber to
Olla est la tra gique ex pé di tion de co lo ni sa tion en Nou velle Gui née,
or ga ni sée à la fin du XIX  par l’es croc Mar quis de Rays, au cours de
la quelle pé rirent qua si ment la moi tié des 340 co lons ita liens. Or, ce
même évé ne ment est ra con té dans un ar ticle du Cor riere della Sera
du 24 dé cembre 2000 par Gian An to nio Stel la, qui pro pose des si mi li‐ 
tudes ex pli cites avec les dan ge reux voyages des mi grants ac tuels.

23

e

Aussi, Emi gran ti ne manque pas d’évo quer les pas seurs mal hon nêtes,
les exé crables condi tions d’hy giène des tra ver sées trans océa niques,
le pas sage trau ma ti sant par Ellis Is land, l’ex ploi ta tion des émi grés par
les in ter mé diaires qui leur trou vaient un em ploi, les drames sur ve nus
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sur les lieux de tra vail tels l’in cen die de l’usine tex tile Tri angle de New
York, où en 1911 pé rirent plus d’une cen taine de femmes im mi grées, et
celui de la mine de Mar ci nelle, où en 1956 trou vèrent la mort plus de
250 mi neurs, Ita liens pour plus de la moi tié.

Les dis cri mi na tions anti- italiennes et le ra cisme oc cupent éga le ment
une place im por tante au sein du do cu men taire. L’Italo- Américain Jo‐ 
seph Scel sa, qui selon les in for ma tions four nies par l’épi logue du do‐ 
cu men taire est « de ve nu pro fes seur de so cio lo gie après avoir ob te nu
gain de cause pour avoir été dis cri mi né en tant qu’Ita lien  » 26, en
évoque cer tains as pects. Il rap pelle que les Ita liens ont subi de nom‐ 
breux lyn chages aux États- Unis, dont le plus meur trier, celui de La
Nouvelle- Orléans en 1891. Il si gnale aussi que dans les an nées de la
Dé pres sion, après le crack bour sier de 1929, ils étaient par fois les tra‐ 
vailleurs les moins bien payés, après les « blancs » et même après les
« noirs ». En évo quant l’af faire de Sacco e Van zet ti, le do cu men taire
sou ligne la phrase de ce der nier : « je souffre car je suis ita lien ». Des
images d’ar chives pro ve nant des États- Unis, d’Aus tra lie et du Bré sil
montrent, de leur côté, les camps où, pen dant la Se conde Guerre
mon diale, les Ita liens furent in ter nés.

25

Des té moins se re mé morent les dis cri mi na tions vé cues, no tam ment
en tant qu’en fants à l’école. Et l’ex trait d’un re por tage réa li sé par la té‐ 
lé vi sion suisse- romande, sans doute dans les an nées 1960-1970,
montre une ado les cente ita lienne émi grée en Suisse qui dit pu di que‐ 
ment sa souf france quand on l’ap pelle mé pri sam ment ter ro na 27. Le
vi sage de la jeune fille, fil mée en plan rap pro ché afin d’ac cen tuer
l’émo tion, vire de la cou leur au noir et blanc, sans doute pour sou li‐ 
gner la conti nui té entre le ra cisme de dif fé rentes époques. L’af fir ma‐ 
tion du nar ra teur en conclu sion de la sé quence - « il est tou jours dif‐ 
fi cile de se faire ac cep ter, dans n’im porte quelle terre d’im mi gra‐ 
tion » 28 - pour rait se ré fé rer aussi aux im mi grés étran gers en Ita lie.

26

Enfin, le com men taire si gnale qu’alors qu’existent en core en Ita lie les
centres d’as sis tance pour les émi grants ita liens, on doit déjà édi fier
des centres d’as sis tance pour les tra vailleurs qui ar rivent du Tiers
Monde. Des vieilles images, en noir et blanc, d’émi grants ita liens
char gés de va lises et d’un centre d’aide à Naples dé filent à ce mo‐ 
ment. Cette su per po si tion entre des mots se ré fé rant aux mi grants

27
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d’au jourd’hui et des images de vi sages et de corps d’Ita liens d’hier,
contri bue à mettre en ré son nance le passé et le pré sent. 29

La ré cep tion et les usages d’Emi gran ti montrent en tout cas qu’il a
sou vent été perçu comme outil pour pen ser aussi les mi gra tions ac‐ 
tuelles.

28

1.3. Ré cep tions et usages

Le com mu ni qué de presse di vul gué lors de sa pre mière dif fu sion, en
oc tobre 2001, pré sente le do cu men taire comme une «  Odys sée des
Ita liens  », en at tri buant une di men sion épique aux vi cis si tudes des
mi grants, 30 et dé fi nit les pa que bots sur les quels voya gèrent les émi‐ 
grés ita liens comme « car rette del mare », char rettes de la mer. L’em‐ 
ploi de cette ex pres sion, cou ram ment uti li sée pour les ba teaux dé la‐ 
brés qui trans portent les clan des tins vers les côtes ita liennes, sug‐ 
gère un pa ral lèle entre ces phé no mènes mi gra toires. Tou te fois, c’est
le com mu ni qué de presse qui ac com pagne la re dif fu sion d’Emi gran ti
quelque mois plus tard, qui dé ve loppe ce type de lec ture. Bien qu’il ne
se ré fère pas ex pli ci te ment aux mi gra tions vers l’Ita lie, le texte sou‐ 
ligne que dans cette pro duc tion :

29

Des élé ments uni ver sels de l’émi gra tion sont mis en évi dence,
comme la confron ta tion avec le ra cisme, l’éloi gne ment de la mère
pa trie, le risque de se re trou ver sans droits ou ci toyens de se conde
zone. Des élé ments qui font de l’émi gra tion ita lienne un ar ché type de
l’émi gra tion en gé né ral et qui aident à mieux com prendre tous les
autres flux mi gra toires. 31

Le compte rendu de Maria No vel la Oppo, dans le quo ti dien de gauche
L’Unità du 18 fé vrier 2002, consi dère, de son côté, que le do cu men‐ 
taire de Ro ber to Olla est un opus apte à com battre les at ti tudes dis‐ 
cri mi na toires en vers les im mi grés étran gers en Ita lie :

30

Emi gran ti, n’est pas seule ment un très beau film pour la qua li té des
images, mais il fait jus tice, sans la men tion ner, de la bar ba rie ac tuelle
de la Ligue du Nord, en dé mon trant que les Ita liens ont dû faire face
à ces mêmes vio la tions des droits hu mains qu’au jourd’hui on vou drait
in fli ger aux ex tracom mu nau taires. 32
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Dans les an nées 2000, le film de Ro ber to Olla a été pro je té lors de
ma ni fes ta tions cultu relles qui sou hai taient en cou ra ger les rap pro‐ 
che ments entre les mi gra tions ita liennes du passé et celles du pré‐ 
sent. Il est ainsi mon tré en sep tembre 2005 à Cas tel lan za, en Lom‐ 
bar die, à l’oc ca sion de l’inau gu ra tion de l’ex po si tion iti né rante « Ma‐ 
ca ro ni – Vu Cum prà 33  », 34 qui com pare les dif fé rents phé no mènes
mi gra toires concer nant l’Ita lie. En avril 2009, il est pré sen té à Ter ra‐ 
no va, une pe tite ville ca la braise, par l’as so cia tion cultu relle na tio nale
de gauche Arci (As so cia zione Ri crea ti va e Cultu rale Ita lia na), es ti mant
que ce do cu men taire peut contri buer à la ré flexion sur le fait que
« Hier comme au jourd’hui [les émi grants] sont des vic times des pré ju‐ 
gés, uti li sés comme boucs émis saires sur tout quand l’in sé cu ri té et le
ma laise so cial aug mentent ». 35

31

Enfin, si Emi gran ti n’a pas trop convain cu les his to riens, 36 il a connu
un bon suc cès au près des té lé spec ta teurs, avec en vi ron 10 % de part
d’au dience pour chaque dif fu sion . 37 En 2002, il a aussi été cou ron né
par le prix Flaia no pour les pro duc tions té lé vi suelles et ra dio pho‐ 
niques, dans la sec tion « en quêtes et do cu men taires ». 38 Ce suc cès
peut s’ex pli quer par sa mise en scène (le rythme ra pide, les rac cords
vi suels et ana lo giques, la grande va rié té d’images, l’al ter nance des re‐ 
gistres - dra ma tique et léger -, un texte cap ti vant) mais aussi par les
mul tiples lec tures aux quelles il se prête.

32

Les autres do cu men taires sur l’émi gra tion ita lienne dif fu sés par La
grande sto ria s’ins crivent en re vanche plus ex pli ci te ment dans les dé‐ 
bats sur les nou velles mi gra tions.

33

2. Pane amaro et l’émi gra tion ita ‐
lienne aux États- Unis
Pane amaro [Pain amer], le deuxième do cu men taire sur l’émi gra tion
pro po sé par La grande sto ria, est dif fu sé en deux par ties dans le
cadre de la sec tion ma ga zine (ver sion courte du pro gramme) en jan‐ 
vier 2007, et re dif fu sé quatre ans plus tard, en juillet 2011. Il traite de
l’émi gra tion ita lienne aux États- Unis, de la fin du XIXème siècle à la
Se conde Guerre mon diale, en s’ap puyant sur deux ans de re cherches
dans les ar chives amé ri caines (Bar bie ri 2014) et sur une quin zaine
d’en tre tiens avec des té moins et sur tout des cher cheurs amé ri cains.
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2.1. Ra cisme et dis cri mi na tions
Le choix de consa crer cet épi sode du cycle La grande sto ria aux seuls
États- Unis est dû sans doute, d’une part, au fait que les États- Unis
ont ac cueilli le plus grand nombre de mi grants ita liens (Fa ve ro 1978 :
16) et qu’ils oc cupent une place pri vi lé giée dans l’ima gi naire de l’émi‐ 
gra tion. D’autre part, ce sujet touche per son nel le ment les au teurs du
do cu men taire (Am bas sa dor 2009). Le réa li sa teur, Gian fran co No rel li,
do cu men ta riste in dé pen dant, s’est éta bli à New York en 1979, après
des études en sciences po li tiques à Rome. 39 La pro duc trice as so ciée,
Suma Ku rien, son épouse, qui est née en Inde et a gran di en Afrique,
s’est aussi s’ins tal lée aux États- Unis, où elle s’est spé cia li sée dans
l’édu ca tion des mi grants. 40 Le couple réa lise d’ailleurs un deuxième
do cu men taire sur l’émi gra tion ita lienne en Amé rique, Fin ding the
Mo ther Lode (2013), consa cré aux Ita liens en Ca li for nie.

35

C’est tou te fois le contexte des nou velles mi gra tions en Ita lie qui a un
rôle dé ter mi nant dans la ge nèse du pro jet. Le réa li sa teur a dé cla ré
avoir eu l’idée du do cu men taire après avoir as sis té, lors de sé jours
dans son pays d’ori gine, « à des épi sodes de mé fiance, de dis cri mi na‐ 
tion et même de ra cisme en vers les im mi grés », et ce « même au ni‐ 
veau ins ti tu tion nel, […] de la part de cer tains maires du Nord de l’Ita‐ 
lie » 41 (No rel li 2009). Avec Pane amaro, il s’agis sait donc de « rap pe ler
aux Ita liens ce que si gni fie être émi grant, ar ri ver sur une terre dont
on ne connaît pas la langue, les mœurs, les tra di tions et où il faut
presque tout ap prendre en par tant de zéro  » 42 (No rel li 2010) et de
leur mon trer que «  la psy chose que l’on per çoit au jourd’hui au sujet
des im mi grés est la même qui a fait souf frir et qui a tué nombre de
leurs aïeuls en Amé rique » 43 (Far kas 2007).

36

Comme d’autres pro duc tions cultu relles qui sou haitent ins crire le
passé mi gra toire ita lien dans les dé bats ac tuels sur l’im mi gra tion, le
do cu men taire de Gian fran co No rel li pri vi lé gie l’his toire des «  souf‐ 
frances  » et des «  dis cri mi na tions  » (No rel li 2010). Pour ce faire, il
s’ap puie sur les re cherches me nées dans les der nières dé cen nies aux
États- Unis, no tam ment dans le cadre des Italian- American stu dies.
Dé ve lop pées à par tir de l’eth nic re vi val des an nées 1960, ces études
visent à faire re con naître l’eth nie et l’iden ti té italo- américaine, ainsi
que les dis cri mi na tions dont les Italo- Américains ont été les vic times.
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Le titre re prend, de son côté, une ex pres sion de la cé lèbre chan son
na po li taine La creme na pu li tane (1925) 44 qui, sous forme d’une lettre
écrite de l’Amé rique, ex prime le coût hu main des dé parts et ali mente
du ra ble ment l’ima gi naire de la souf france des mi grants (Fran zi na
2001 : 560, 562).

Pane amaro com mence, comme L’orda de Gian An to nio Stel la, par le
cha pitre sans doute le plus violent, no tam ment du point de vue sym‐ 
bo lique, de l’his toire de l’émi gra tion ita lienne aux États- Unis : les lyn‐ 
chages qui tuèrent une qua ran taine d’Ita liens entre la fin du XIX  et le
début du XX  siècle. Ces exé cu tions som maires, et no tam ment celle
de La Nouvelle- Orléans, évo quées ra pi de ment dans Emi gran ti, sont
ici l’objet d’un trai te ment ap pro fon di d’une di zaine de mi nutes, re pré‐ 
sen ta tif de la façon dont le do cu men taire de No rel li conjugue les dif‐ 
fé rents ni veaux in for ma tif, émo tion nel et mé mo riel. Le contexte éco‐ 
no mique et so cial de cette ville de Loui siane à la fin du XIX  siècle, les
ca rac té ris tiques de la com mu nau té ita lienne, ses rap ports avec les
Afro- Américains, les at ti tudes de la classe do mi nante WASP ainsi que
la va leur at tri buée aux lyn chages sont com men tés par l’his to rienne
Mary Anna Tras ciat ti et évo qués par di vers ma té riaux ar chi vis tiques.
La mise en scène du ma té riel ico no gra phique et la mu sique ori gi nale,
de leur côté, sou lignent la por tée dra ma tique des évé ne ments. En ou‐ 
ver ture, la ca mé ra dé voile pro gres si ve ment une pho to gra phie de
deux Ita liens pen dus à un arbre en Flo ride, à Tampa, en 1910, et en‐ 
tou rés par une pe tite foule dis tin guée et bien ha billée, tan dis que ré‐ 
sonne un ac cord triste. 45 Vers la fin de ce cha pitre, le dé rou le ment
du mas sacre de La Nouvelle- Orléans est narré vi suel le ment, par des
nom breuses illus tra tions de l’époque, dont la ca mé ra isole des dé tails
ou dé voile pro gres si ve ment la re pré sen ta tion d’en semble, tan dis que
la mu sique et le brui tage, scandent l’en chaî ne ment tra gique des ac‐ 
tions. Les noms des Ita liens vic times de lyn chages dé filent en suite en
sur im pres sion sur une carte des États- Unis. Le do cu men taire se fait
ici mo nu ment fu nèbre. La sé quence se ter mine en rap pe lant les
autres vic times de ces exé cu tions : des Afro- Américains en très
grande ma jo ri té, mais aussi des Mexi cains, des Amé rin diens, des Chi‐ 
nois et des Juifs. Les vio lences contre les Ita liens viennent ainsi s’ins‐ 
crire dans le contexte plus ample du ra cisme amé ri cain. Pane amaro
se dis tingue en effet des autres do cu men taires de La grande sto ria
par le sou hait de prendre en compte d’autres groupes eth niques. Le
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do cu men taire de No rel li sou haite ainsi mon trer, d’une part, des traits
com muns et des ca rac té ris tiques spé ci fiques de leurs his toires, et,
d’autre part, les liens qui se sont tis sés entre les Ita liens et d’autres
com mu nau tés, comme nous le ver rons plus tard.

Le fait d’ou vrir la nar ra tion au tour nant du siècle, per met éga le ment
d’abor der tout de suite l’émi gra tion de masse. Le nar ra teur in siste sur
les chiffres  - «  cinq mil lions d’Ita liens dé barquent aux États- Unis
entre 1890 et la Pre mière Guerre mon diale », « à la fin du XIX  siècle,
la com mu nau té ita lienne de La Nouvelle- Orléans comp tait trente
mille per sonnes », « en 1906 les Ita liens qui ar rivent à New York sont
358 000, 980 Ita liens par jour ». La re la tion entre ces grands nombres
et  l’hos ti li té en vers les Ita liens est ainsi sug gé rée, et une ana lo gie
avec la si tua tion ac tuelle et les dis cours sur l’ « in va sion » des im mi‐ 
grés est in di rec te ment éta blie.

39

e

Pane amaro pour suit en se pen chant sur d’autres formes de ra cisme,
outre les lyn chages. Le ra cisme scien ti fique (qui théo ri sait l’in fé rio ri té
des peuples de l’Eu rope du Sud et qui a été adop té dans des textes du
gou ver ne ment amé ri cain), les vi sites de contrôle à Ellis Is land (dont
existent de nom breuses ar chives ico no gra phiques), les images sté‐ 
réo ty pées d’Ita liens vio lents et cri mi nels (dans les des sins de la presse
amé ri caine au tour nant du XX  siècle et dans des films tels Skys cra‐ 
pers of New York, 1906), sont ana ly sées et com men tées par l’his to rien
Peter Vel lon et par la psy cho logue Eli sa beth Mes si na. Les dis cri mi na‐ 
tions in fli gées par les ca tho liques ir lan dais aux ca tho liques ita liens
sont abor dées, de leur côté, par le té moi gnage du Père Peter Ro fra no,
an cien curé de l’Église d’East Har lem, où ré si da pen dant un demi- 
siècle la plus grande com mu nau té italo- américaine des États- Unis.
L’his to rien Ge rald Meyer, spé cia liste de cette Har lem ita lienne, four‐ 
nit des éclair cis se ments ul té rieurs sur ce sujet. À par tir du cas d’East
Har lem, et de son Har lem House fon dée par une mis sion naire pro tes‐ 
tante pour ac cul tu rer les im mi grés aux mœurs de la nou velle pa trie,
le do cu men taire traite aussi du phé no mène de l’as si mi la tion, qui re‐ 
pré sente une autre stra té gie du refus des im mi grés, selon la cher‐ 
cheuse Mary Anne Tras ciat ti. Ce pen dant, les images d’ar chives, les
com men taires des spé cia listes ainsi que le té moi gnage de Rose Pas‐ 
cale, qui a tou jours vécu dans le quar tier, rap pellent aussi d’autres fa‐ 
cettes de ce pro ces sus d’amé ri ca ni sa tion.

40
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La nar ra tion se ter mine par la Se conde Guerre mon diale et l’in ter ne‐ 
ment des étran gers en ne mis, qui est sans doute res sen ti comme le
der nier épi sode de dis cri mi na tion mas sive en vers les Italo- 
Américains. Dans les an nées 1990, ce cha pitre de l’his toire amé ri caine
a été l’objet d’une re dé cou verte de la part de l’opi nion pu blique et de
l’his to rio gra phie amé ri caine. 46 Le com men taire ne manque pas de
rap pe ler tou te fois que le sort des Nippo- Américains pen dant la
guerre fut bien plus dur que celui des Ita liens. Le fait d’ins crire les
dis cri mi na tions anti- italiennes parmi celles qui tou chèrent et qui
touchent d’autres eth nies, re vient dans les mots de Fred Gar daphe,
qui clô turent le film, et éta blissent un rap port entre le passé et le
pré sent. Ce petit- fils d’émi grants des Pouilles, écri vain et cher cheur
spé cia liste des Ita lian Ame ri can Stu dies, af firme qu’en vers tous les
nou veaux im mi grés se pro duit tou jours le même pro ces sus « comme
si tous, pour de ve nir Amé ri cains, doivent souf frir de ra cisme et ap‐ 
prendre à le dé pas ser ». 47

41

Cette ré écri ture du passé mi gra toire ita lien ne se li mite pas à mettre
en scène le ra cisme et les dis cri mi na tions subis par les Ita liens. Pane
amaro s’in té resse aussi à leur par ti ci pa tion ac tive aux mou ve ments
syn di caux et po li tiques, no tam ment ra di caux, et va lo rise l’ap port de
per son na li tés im pli quées dans des ex pé riences in ter eth niques et
mul ti cul tu relles.

42

2.2. Tra vail, po li tique et ex pé riences in ‐
ter eth niques

Dans Pane amaro, l’in cen die de l’usine Tri angle de New York, en 1911,
évo qué par Emi gran ti parmi les tra gé dies dont les Ita liens furent les
vic times, n’est pas seule ment l’oc ca sion d’une re cons ti tu tion qui mêle
in for ma tion et émo tion par le biais du récit de l’his to rien Ri chard
Green wald (filmé dans les lieux du drame), des ar chives, et du té moi‐ 
gnage de Vincent Mal tese, qui y per dit sa grand- mère et ses tantes.
Cet épi sode per met en effet éga le ment de rap pe ler les luttes des ou‐ 
vrières du tex tile, émi grées de dif fé rentes ori gines, qui, en 1909,
avaient or ga ni sé la plus grande grève fé mi nine de l’his toire. Et il
donne aussi lieu à un re gard sur le pré sent, par les prises de vue de la
com mé mo ra tion an nuelle de l’in cen die or ga ni sée par le syn di cat du
tex tile, où les ou vrières sont tou jours des femmes im mi grées.
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Les dif fé rentes fa cettes des com bats des tra vailleurs et des anar‐ 
chistes ita liens aux États- Unis oc cupent une par tie im por tante du
do cu men taire. Si l’af faire Sacco et Van zet ti est à peine évo quée, 48

Pane amaro s’in té resse à la vague d’at ten tats anar chistes, dont celui
de Wall Street de 1920, au groupe des gal lea nis ti (les sui veurs de
l’anar chiste Luigi Gal lea ni, parmi les quels fi gu raient Sacco et Van zet‐ 
ti), au syn di ca liste anar chiste et puis an ti fas ciste Carlo Tres ca, et au
centre de l’in dus trie de la soie, Pa ter son, dans le New Jer sey, foyer
d’anar chistes. Au sujet de la grande grève qui s’y dé rou la en 1913, l’his‐ 
to rien de l’anar chisme Nun zio Per ni cone et An ge li ca San to mau ro, di‐ 
rec trice de l’Ame ri can Labor Mu seum, si gnalent les ten ta tives de
réunir les im mi grés de dif fé rentes ori gines.

44

Pane amaro se penche aussi sur des per son na li tés qui ont ap por té
beau coup à l’ac tion et à la ré flexion dans un contexte in ter eth nique et
mul ti cul tu rel. C’est le cas de Vito Mar can to nio, dé pu té au Congrès de
1934 à 1950 en tant que re pré sen tant de East Har lem, quar tier mul‐ 
tieth nique à forte com po sante ita lienne, mais aussi afro- américaine,
juive et por to ri caine. En s’ap puyant sur du ma té riel ico no gra phique,
quelques rares ar chives fil mées et les com men taires de l’his to rien
Ge rald Meyer, qui lui a consa cré une mo no gra phie, 49 le do cu men‐ 
taire met en avant le mi li tan tisme de Mar can to nio au près des im mi‐ 
grés et sa ba taille au Congrès pour faire re con naître le lyn chage
comme crime fé dé ral. Il sou ligne en outre qu’il s’agit du pre mier lea‐ 
der qui réus sit à créer une al liance entre Italo- Américains, Afro- 
Américains et Por to ri cains au tour d’un pro gramme pro gres siste. 50

45

Le do cu men taire de No rel li s’in té resse aussi à Leo nar do Co vel lo (dont
Vito Mar can to nio fut le pou lain). Parmi les rares Italo- Américains à
avoir fait des études su pé rieures dans les pre mières dé cen nies du
XX  siècle, Co vel lo, fonda, dans les an nées 1930, la pre mière école se‐ 
con daire de East Har lem. En pré sen tant ce pion nier de la ré flexion et
de la pra tique de l’en sei gne ment en mi lieu mul ti cul tu rel - dont les
idées sont «  très ac tuelles pour les com mu nau tés eth niques d’Amé‐ 
rique mais aussi d’Eu rope » selon l’his to rienne ita lienne Nadia Ven tu ri
(Ven tu ri 2007  : 6) -, la cher cheuse Eli sa beth Mes si na in siste sur son
idée phare, selon la quelle la ma nière la plus ef fi cace d’in té grer les im‐ 
mi grés dans la so cié té d’ac cueil est de leur faire étu dier leur propre
langue, leur his toire et leur culture d’ori gine. Par ces consi dé ra tions,
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le do cu men taire en tend four nir des ma té riaux de ré flexion pour le
pré sent.

2.3. Ré cep tions et usages
Pane amaro a tou ché beau coup moins de té lé spec ta teurs qu’Emi‐ 
gran ti, avec en vi ron 5 % de part d’au dience à des heures qui ne sont
pas celles de grande écoute (23h45, lors de sa pre mière dif fu sion en
2007 et 12h, lors de la re dif fu sion en 2011). Le rythme moins dy na‐ 
mique que celui du do cu men taire de Olla, un re gistre qui ne pré voit
pas de mo ments lé gers et la pré sence de plus d’his to riens que de té‐ 
moins, pour raient avoir contri bué, outre les ho raires de dif fu sion, à
ce ré sul tat re la ti ve ment faible.

47

Les his to riens, de leur côté, se montrent par ta gés au sujet du do cu‐ 
men taire de No rel li. Mat teo San fi lip po le classe ainsi parmi les pro‐ 
duc tions «  un peu mi sé ra bi listes  » sur les drames de l’émi gra tion
(2009  : 13). En re vanche, Mad da le na Ti ra bas si, es time qu’il four nit
«  une image de l’ex pé rience mi gra toire [aux États- Unis] dé nuée de
rhé to rique et lue à la lu mière de l’his to rio gra phie la plus ré cente ». 51

Il est in té res sant de re mar quer que ces ju ge ments di ver gents cor res‐ 
pondent aux dif fé rentes at ti tudes des deux cher cheurs en vers les
pro duc tions cultu relles qui traitent des mi gra tions ita liennes en ré‐ 
son nance avec les mi gra tions ac tuelles. Mat teo San fi lip po a ex pri mé
en effet à plu sieurs re prises ses ré serves en vers ces ob jets cultu rels,
aux quels il re proche la sur re pré sen ta tion des as pects dra ma tiques
(2005 : 335, Co luc ci / San fi lip po 2010 : 7-9). Alors que Mad da le na Ti‐ 
ra bas si porte un re gard plus po si tif sur ces œuvres et va lo rise l’ap port
de cer taines ré flexions sur les ana lo gies entre le passé et le pré sent
(Au de di no / Ti ra bas si 2008 : 174). 52

48

Comme Emi gran ti, Pane amaro a été mon tré lors de dif fé rentes ma ni‐ 
fes ta tions cultu relles, dont cer taines se pro po saient ex pli ci te ment de
ré ac tua li ser la mé moire de l’émi gra tion ita lienne. Le Vasto Film Fes ti‐ 
val, dans les Abruzzes, qui en 2009 dédie une sec tion aux Per cor si di
mi gra zione [Par cours de mi gra tion], 53 pré voit ainsi la pro jec tion du
do cu men taire et une rencontre- débat avec le réa li sa teur, in ti tu lée
«  ré flexions sur les mi gra tions d’hier et au jourd’hui  ». À Pie di monte
Ma tese, en Cam pa nie, l’évêque in vite les ha bi tants à la pro jec tion du
film, qui per met de rap pe ler « quand les mi grants c’étaient nous ». 54
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Le do cu men taire est éga le ment mon tré à Flo rence, en no vembre
2010, lors de deux jour nées consa crées aux mi gra tions et à l’in té gra‐ 
tion cultu relle, qui com por taient les in ter ven tions des écri vains
Amara La khous et Laura Pa ria ni, et une ex po si tion pho to gra phique
sur l’im mi gra tion. 55 Enfin, des éta blis se ments sco laires, tel un ins ti tut
pro fes sion nel de Vasto, ont uti li sé la pro jec tion de Pane amaro en tant
que point de dé part pour dis cu ter d’in té gra tion et d’émi gra tion. 56

Étant don née l’im por tance ré cem ment at tri buée aux mi gra tions dans
les pro grammes du se con daire (Co luc ci, et al. 2015  : 6-10), il est très
pro bable que Pane amaro a été l’objet de nom breuses autres pro jec‐ 
tions dans des contextes sco laires.

C’est aussi sans doute le cas du der nier do cu men taire sur l’émi gra tion
pro duit par Rai3, qui se rap proche de celui de No rel li pour ce qui est
des in ten tions tout en pro po sant une fi gu ra tion dif fé rente du passé
mi gra toire.

50

3. Po len ta e ma ca ro ni. Quand les
autres c’était nous
Le troi sième do cu men taire pro duit par La grande sto ria, Po len ta e
ma ca ro ni [Po len ta et ma ca ro ni] est dif fu sé en pre mière par tie de soi‐ 
rée à la fin du mois d’août 2010, et re dif fu sé en dé cembre 2011. Il re‐ 
trace un siècle d’émi gra tion ita lienne, de puis la fin du XIXe aux an‐ 
nées 1970, en s’in té res sant sur tout à la dia spo ra aux États- Unis, pour
la pé riode jusqu’à la Se conde Guerre mon diale, et aux dé parts vers la
Bel gique et la Suisse, pour l’après- guerre. 57 Réa li sé par Niet ta La
Scala, au teure de nom breux do cu men taires pour ce pro gramme, 58 il
s’ap puie sur dif fé rents do cu ments ar chi vis tiques, sur sept té moi‐ 
gnages d’émi grés de pre mière et deuxième gé né ra tion en Bel gique et
en Suisse, mais aussi sur des per for mances théâ trales.

51

3.1. La col la bo ra tion de Gian An to nio
Stel la et Mario Per rot ta et l’ins crip tion
dans l’ac tua li té
Comme Pane amaro, Po len ta e ma ca ro ni en tend ins crire l’his toire de
l’émi gra tion dans le débat contem po rain sur l’im mi gra tion. Selon le
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té moi gnage de Niet ta La Scala, il s’agis sait de «  ra con ter les condi‐
tions de vie des émi grés ita liens afin de sug gé rer aux Ita liens d’au‐ 
jourd’hui que ce qu’ils disent et ce qu’ils font vivre à ceux qui viennent
en Ita lie main te nant, leurs grands- parents ou leurs pa rents l’ont par‐ 
fois vécu de leur côté  » 59 (La Scala 2015). Gian An to nio Stel la est
choi si comme conseiller his to rique, ce qui as sure la col la bo ra tion
d’un ex pert qui est à la fois un per son nage connu et un par ti san d’une
re lec ture de l’his toire de l’émi gra tion ita lienne comme outil contre le
ra cisme. L’ex pres sion «  quand les autres c’était nous  » - uti li sée
comme sous- titre du do cu men taire, et pro non cée par le nar ra teur
dans l’in tro duc tion juste avant le gé né rique de début - en four nit une
consigne de lec ture claire et fait écho au sous- titre de l’ou vrage de
vul ga ri sa tion de Stel la : « quand les Al ba nais c’était nous ».

Un autre per son nage pu blic a tou te fois un rôle im por tant dans la ge‐ 
nèse et la construc tion de ce do cu men taire  : l’acteur- auteur Mario
Per rot ta. Consi dé ré comme un des re pré sen tants ma jeurs du théâtre
de nar ra tion, 60 Per rot ta a consa cré aux mi grants les spec tacles Ita‐ 
lia ni cìncali! 61 (2003), sur les mi neurs ita liens en Bel gique, et La tur‐ 
na ta [Le re tour] (2005), sur les émi grés en Suisse. Sa pièce ra dio pho‐ 
nique Emi gran ti Ex prèss (2006-2007) re prend et élar git ces su jets. 62

Ces tra vaux, qui se nour rissent à la fois de té moi gnages de mi grants
et de ses sou ve nirs d’en fance, 63 pré sentent « une in ten tion dé cla rée
d’ac tua li sa tion, de sorte que l’émi gra tion des tra vailleurs ita liens de‐ 
vient fi gure de l’émi gra tion ac tuelle du tiers- monde dans l’opu lent
oc ci dent » 64 (So ria ni 2009 : 66). Niet ta La Scala se sou vient que c’est
après avoir écou té à la radio un épi sode d’Emi gran ti Ex prèss, que
Luigi Biz za ri, res pon sable du pro gramme La grande sto ria, a ex pri mé
le sou hait de réa li ser un do cu men taire sur l’émi gra tion qui im pli que‐ 
rait éven tuel le ment l’acteur- auteur. De brefs mo no logues de Mario
Per rot ta sont ainsi fil més dans les stu dios de la Rai pour Po len ta e
ma ca ra ni. Cer tains re prennent ses tra vaux pré cé dents et d’autres
sont conçus pour le pro gramme. L’acteur- auteur four nit aussi les
contacts d’émi grés en Bel gique et en Suisse, qu’il avait ren con trés lors
du tra vail pré pa ra toire pour ses spec tacles, et qui vont fi gu rer parmi
les té moins in ter viewés dans le do cu men taire de Niet ta La Scala (La
Scala 2015).

53

Les dé bats ac tuels sur l’im mi gra tion ne sont pas di rec te ment évo qués
par Po len ta e ma ca ro ni, mis à part l’ex pres sion du sous- titre. Et ce
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contrai re ment à L’orda de Gian An to nio Stel la, dont le texte est
émaillé de ti rades po lé miques contre les at ti tudes xé no phobes de
cer tains di ri geants po li tiques de droite, 65 et même à Emi gran ti Ex‐ 
prèss, qui se ter mine par le personnage- narrateur qui se dé sole de
consta ter le ra cisme qui sévit dans sa ré gion na tale, les Pouilles, une
terre d’émi gra tion. 66 Tou te fois, Po len ta e ma ca ro ni se rat tache sans
doute plus que les do cu men taires pré cé dents aux po lé miques
contem po raines, no tam ment par l’uti li sa tion de ma té riaux, tex tuels et
lexi caux, ré gu liè re ment em ployés dans ces contextes. Ainsi, l’un des
mo no logues de Mario Per rot ta conçu ex pres sé ment pour le pro‐ 
gramme, est un rap port d’un or ga nisme gou ver ne men tal amé ri cain
sur l’im mi gra tion d’oc tobre 1908. Ce texte contro ver sé 67 dé crit les
Ita liens comme sales, vo leurs, ex ploi tant leurs propres en fants et
condamne l’ou ver ture des fron tières et le manque de sé lec tion des
mi grants. Des hommes po li tiques, as so cia tions, jour na listes, blo‐ 
gueurs et ar tistes l’ont em ployé maintes fois, de puis 2008, pour sou li‐ 
gner les si mi li tudes entre les charges contre les Ita liens au début du
XX  siècle et celles énon cées au jourd’hui contre dif fé rents groupes
eth niques de mi grants. 68

e

Un autre mo no logue écrit pour Po len ta e ma ca ro ni, s’ins pire li bre‐ 
ment du récit de Leo nar do Scias cia Il lungo viag gio (Le long voyage), 69

nar ra tion iro nique du faux voyage vers l’Amé rique de pauvres gens
trom pés par un pré ten du agent mi gra toire. Au sujet de ce récit, la
cher cheuse Te re sa Fiore a écrit qu’il est « d’une énorme ac tua li té car
il sai sit, avec une in cons ciente clair voyance, la condi tion du soi- 
disant clan des tin, en voû té par le mi rage et dis po sé à d’im menses sa‐ 
cri fices », ainsi il « sug gère de nou velles formes de per cep tion em pa‐ 
thique de l’im mi gra tion à tra vers celle de l’émi gra tion et, à sa ma‐ 
nière, jette les bases pour re voir le rap port entre "nous" et "eux" à la
lu mière des res sem blances entre cer tains par cours de fuite » 70 (Fiore
2006  : 95-96). Ce récit est uti li sé dans les écoles ita liennes pour
mettre en re la tion les «  voyages de l’es pé rance  » d’hier et d’au‐ 
jourd’hui 71 et son adap ta tion pour le petit écran 72 est pro po sée dans
l’émis sion Emi gra zione 1946 – 1999 en sou li gnant aussi son « ac tua li‐ 
té ».

55

Le com men taire de Po len ta e ma ca ro ni ne manque pas, pour sa part,
d’avoir re cours à des ex pres sions très pré sentes dans les dé bats
contem po rains. Ainsi, la cam pagne contre la pré sence étran gère en
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Suisse menée par James Schwar zen bach au tour nant an nées 1970, est
pré sen tée comme une cam pagne contre «  la horde » d’im mi grés. Et
l’uti li sa tion dans le titre du terme ma ca ro ni, pour rait ren voyer au
titre de l’ex po si tion iti né rante « Ma ca ro ni – Vu Cum prà », que nous
avons déjà évo quée, et qui com pare les dif fé rents phé no mènes mi gra‐ 
toires qui ont in té res sé l’Ita lie.

Le sur nom pé jo ra tif du titre an nonce aussi le fait que cette évo ca tion
du passé au re gard du pré sent, sou haite nar rer sur tout « les mau vais
trai te ments subis par les Ita liens, et les dif fi cul tés  » qu’ils ren con‐ 
trèrent (La Scala 2015).

57

3.2. Les dif fi cul tés des mi grants : mise
en scène des réa li tés et des illu sions

La vo lon té d’in for mer, mais aussi d’émou voir, les spec ta teurs au sujet
des épreuves dif fi ciles vé cues par les émi grés in fluence à la fois la sé‐ 
lec tion des ar gu ments abor dés (et dé ter mine sans doute la place im‐ 
por tante ac cor dée aux en fants) et les choix de mise en scène.

58

Après le gé né rique du début, le do cu men taire s’ouvre sur la pau vre té
en Ita lie à la fin du XIX  siècle, au sujet de la quelle le com men taire
évoque la mor ta li té in fan tile très éle vée ainsi que les en fants ven dus
par des pa rents dé mu nis. Des images d’ar chives montrent des pe tits
ra mo neurs, des ci reurs de chaus sures, des ven deurs am bu lants qui
cir culent dans les villes du nord de l’Ita lie et d’Eu rope. Des prises de
vue des ar chives Gau mont montrent des en fants ver riers ché tifs, les
jambes maigres sor tant de tu niques trop grandes. Et le vécu d’un en‐ 
fant ver rier est ima gi né et in ter pré té par Mario Per rot ta dans un des
mo no logues écrits ex pres sé ment pour l’émis sion.

59

e

Selon les dé cla ra tions de la réa li sa trice, le fait de pri vi lé gier la di men‐ 
sion dra ma tique a éga le ment dé ter mi né le choix de consa crer qua si‐ 
ment toute la pre mière par tie du do cu men taire à l’émi gra tion aux
États- Unis, où les at taques contre les Ita liens et les dis cri mi na tions
ra ciales sont par ti cu liè re ment vio lentes (La Scala 2015). Cette par tie
évoque gros so modo les mêmes as pects et épi sodes fi gu rés par Emi‐ 
gran ti et sur tout par Pane amaro (dont Po len ta e ma ca ro ni uti lise de
nom breuses sé quences). Le do cu men taire de Niet ta La Scala montre
ainsi les contrôles à Ellis Is land, les images sté réo ty pées des Ita liens,
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les lyn chages de La Nouvelles- Orléans et de Tampa, l’in cen die de
l’usine Tri angle, l’af faire Sacco et Van zet ti, les dis cri mi na tions des ca‐ 
tho liques ir lan dais en vers les Ita liens et l’in ter ne ment pen dant la Se‐ 
conde Guerre mon diale. Il s’en ri chit tou te fois de deux épi sodes - la
tra gé die de la ville mi nière de Ca lu met, dans le Mi chi gan, où en 1913
pé rirent aussi un grand nombre d’en fants, et le ver dict pro non cé en
1922 en Ala ba ma dans l’af faire Edith Labue contre Jim Rol lins, qui
mon trait que les Ita liens n’étaient pas consi dé rés de race « blanche »
- aux quels L’orda ac corde une large place (2003 : 34-38).

Les émi grés en Bel gique et en Suisse, pro ta go nistes des spec tacles de
Mario Per rot ta et qua si ment ab sents des deux pré cé dents do cu men‐ 
taires, sont l’objet de la deuxième par tie de Po len ta e ma ca ro ni. Le re‐ 
cru te ment des mi neurs, leurs voyages, les contrôles sa ni taires, les
ba raques où ils ha bi taient, le ra cisme et la tra gé die de Mar ci nelle sont
re mé mo rés à l’appui d’ar chives pho to gra phiques et au dio vi suelles,
des té moi gnages - de Lucio Par rot to, mi neur en Bel gique et fon da‐ 
teur d’un musée du mi neur dans sa ville na tale du Sa len to, Ca sa ra no,
et d’An ge la Sozzi, fille d’un mi neur d’ori gine lom barde -, et des per‐
for mances de Mario Per rot ta adap tées de son spec tacle Ita lia ni
Cìncali.

61

Les té moins émi grés en Suisse rap pellent les mul tiples contrôles mé‐ 
di caux aux quels les as pi rants mi grants étaient sou mis, la pré sence
mas sive des tra vailleurs ita liens dans cer tains sec teurs d’ac ti vi té et
l’in to lé rance qui ré gnait même dans les mi lieux syn di caux. Des ar‐ 
chives, no tam ment des té lé vi sions suisse et ita lienne, per mettent
d’évo quer d’autres épi sodes de ra cisme tels l’ini tia tive Schwar zen bach
ou le meurtre d’Al fre do Zar di ni en 1971.

62

La par tie fi nale est consa crée aux en fants, que les couples de tra‐ 
vailleurs tem po raires en Suisse n’avaient pas le droit de gar der avec
eux. Rosa Buc chia ni co té moigne qu’après avoir ac cou ché de sa fille,
elle avait dû la confier à un or phe li nat pour pou voir res ter tra vailler
en Suisse. Des ar chives montrent l’or phe li nat de Do mo dos so la, qui
ac cueillait en très grande ma jo ri té les « or phe lins de fron tière », ces
en fants qui ne pou vaient pas suivre leurs pa rents au- delà de la fron‐ 
tière. Catia Porri, qui avait été ra me née clan des ti ne ment dans la
Confé dé ra tion hel vé tique par ses pa rents, té moigne en re vanche de
son ex pé rience d’en fant ca chée, et un mo no logue de Mario Per rot ta
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ré in vente les per cep tions d’un petit clan des tin. Des ar chives ti rées
d’un ma ga zine té lé vi suel ita lien d’en quête des an nées 1970 montrent,
de leur côté, des images d’en fants en fer més dans des pièces, des cou‐ 
loirs ou des cours, ainsi que des té moi gnages de fa milles et d’une en‐ 
sei gnante d’une école clan des tine. 73 Ces images nous rap pellent que
ces évé ne ments n’avaient pas été ab sents du dis cours mé dia tique de
cette époque.

La ma nière de fil mer les té moins contri bue à ac cen tuer la por tée
émo tion nelle du do cu men taire. Alors que dans Emi gran ti et Pane
amaro, les per sonnes in ter viewées ap pa raissent le plus sou vent dans
des plans assez larges, qui in cluent leur en vi ron ne ment (ap par te‐ 
ment, lieu de tra vail, etc.), ici les plans, sou vent des gros plans, sont
ser rés, et le fond est uni forme et noir. Ceci per met de se concen trer
sur leurs pa roles, les ex pres sions du vi sage, les gestes, l’émo tion qui y
trans pa rait. 74 D’autre part, ce choix de mise en scène rend ces prises
de vue sty lis ti que ment plus proches de celles des pas sages théâ traux
de Mario Per rot ta.
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Si gna lons enfin que les mo no logues de Mario Per rot ta, per mettent à
la fois de « ra con ter l’émo tion de l’in té rieur » 75 (La Scala 2015) et de
thé ma ti ser l’écart entre l’illu sion et la réa li té, ainsi que la mys ti fi ca‐ 
tion du réel au tour des ex pé riences mi gra toires. Ce thème est an non‐ 
cé dans la par tie in tro duc tive du do cu men taire (celle qui pré cède le
gé né rique de début), par un ex trait de Sto rie dell’emi gra zione [His‐ 
toires de l’émi gra tion] (1972) d’Ales san dro Bla set ti, qui pré sente une
re cons ti tu tion iro nique où un char la tan vend les ver tus de l’Amé rique
comme l’on ven dait de pré ten dues po tions mi ra cu leuses. 76 L’écart
entre l’illu sion et la réa li té est en suite dé cli né de ma nière va riée dans
les dif fé rents mo no logues de Mario Per rot ta, et non seule ment dans
celui qui met en scène le faux voyage d’après la nou velle de Leo nar do
Scias cia. Le mo no logue du petit ver rier pré sente ainsi un en fant fier
de tra vailler le verre, avec le quel il se ré jouit de fa bri quer tant d’ob jets
ma gni fiques. Il croit ne pas être comme les autres pe tits tra vailleurs,
aux corps dé for més par la du re té de la tâche et par les ac ci dents du
mé tier, jusqu’au mo ment où il aper çoit sa propre image dans du verre
de ve nu mi roir. Et le petit gar çon caché en Suisse in ter pré té par Per‐ 
rot ta, pense que les taches noires de moi sis sures sur le pla fond de sa
chambre, chambre qu’il ne peut qua si ment ja mais quit ter, sont des
étoiles. La réa li té est trans for mée et ren due plus vi vable par l’ima gi ‐
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na tion. L’ima gi na tion, qui est éga le ment évo quée par Fred Gar daphe à
la fin de Pane amaro comme com po sante in dis pen sable de l’émi gra‐ 
tion, de vient ici aussi un élé ment de conjonc tion pos sible entre dif fé‐ 
rents phé no mènes mi gra toires.

3.3. Ré cep tions et usages
La ré cep tion et les usages de Po len ta e ma ca ro ni n’ont pas man qué,
comme pour les pré cé dents do cu men taires, de sou li gner les liens de
l’his toire nar rée avec le pré sent. Une brève du Cor riere della Sera uti‐ 
lise l’ex pres sion « pour ne pas ou blier » pour an non cer sa pro gram‐ 
ma tion, en si gna lant im pli ci te ment l’uti li té de cette mé moire dans
l’Ita lie de ve nue pays d’im mi gra tion. Mi rel la Pog gia li ni, dans le compte
rendu paru dans le quo ti dien d’ins pi ra tion ca tho lique Av ve nire, consi‐
dère de son côté que le do cu men taire de Niet ta La Scala pré sente
« l’autre vi sage d’une réa li té dans la quelle notre so cié té s’agite et s’in‐ 
ter roge à pré sent » 77 et une oc ca sion pour ré flé chir sur l’une et sur
l’autre.
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Les re dif fu sions de Po len ta e ma ca ro ni à la té lé vi sion se ca rac té risent
éga le ment par une in ten tion ex pli cite de le ré ins crire dans l’ac tua li té.
Après l’as sas si nat de deux ven deurs am bu lants sé né ga lais à Flo rence
par un mi li tant d’ex trême droite, en dé cembre 2011, le di rec teur de
Rai3 dé cide ainsi de rem pla cer un film d’ac tion par Po len ta e ma ca ro‐ 
ni, pré sen té comme un do cu men taire «  sur les vio lences contre les
émi grés ita liens à l’étran ger  ». 78 Sa dif fu sion est sui vie par celle de
Sangue verde de Da niele Segre, sur les vio lences contre des im mi grés
afri cains à Ro sar no, en Ca labre. (Pa les ti ni 2011, Cor ra di ni 2011). Plus
ré cem ment, en oc tobre 2014, Po len ta e mac ca ro ni est pro gram mé par
Tv2000, chaîne na tio nale d’ins pi ra tion ca tho lique, pour com mé mo rer
le nau frage près de Lam pe du sa du 3 oc tobre 2013, où plus de trois
cent cin quante mi grants ont trou vé la mort. Le film est dif fu sé en as‐ 
so cia tion avec Lam pe du Sa ni (2014) de Cos tan za Qua tri glio, avec
l’écri vain Erri De Luca, qui porte sur les ha bi tants de l’île si ci lienne et
sur leur re la tion aux mi grants (Io vane 2014, La Scala 2015). Et, en mars
2011, la ma ni fes ta tion Pie monte Movie gLo cal Film Fes ti val avait pro je‐ 
té le do cu men taire dans le cadre d’une pro gram ma tion dé diée aux
mi grants : « par cours à tra vers l’émi gra tion de nos grands- pères aux
‘nou veaux Ita liens’ ». 79
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La dif fu sion du do cu men taire de Niet ta La Sa Scala en pre mière par‐ 
tie de soi rée, dans le cadre de La grande sto ria, a tou ché un pu blic
plus vaste que Pane nero, mais il n’a pas at teint la po pu la ri té de Emi‐ 
gran ti (en vi ron 3 % de part d’au dience en moins). 80 Ce ré sul tat peut
s’ex pli quer par le fait que les pre mière sai sons de La grande sto ria
étaient plus sui vies, mais aussi par la clé de lec ture ex pli cite four nie
par le sous- titre « quand les autres c’était nous », qui sans doute tend
à ré duire le pu blic aux té lé spec ta teurs sus cep tibles de par ta ger cette
ap proche du passé mi gra toire.

68

Conclu sion
Conçus et dif fu sés sur une dé cen nie par l’émis sion té lé vi suelle grand
pu blic, La grande sto ria, Emi gran ti, Pane nero et Po len ta e ma ca ro ni
éla borent cha cun une mé moire de l’émi gra tion ita lienne qui s’ins crit,
à titres di vers, dans les dé bats qui agitent la so cié té contem po raine et
qui ont mar qué l’évo lu tion de la mé moire de la dia spo ra ita lienne au
tour nant du nou veau mil lé naire.
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Emi gran ti pro pose une ré écri ture du passé mi gra toire où co ha bitent
la va lo ri sa tion des émi grés, de leur ap port au pays d’ori gine, de leur
iden ti té ita lienne et l’évo ca tion de leurs souf frances, en fai sant no‐ 
tam ment écho à la re dé cou verte par les pou voir pu blics des Ita liens à
l’étran ger et peut- être aussi aux dé bats sou le vés par les nou velles mi‐ 
gra tions. Pane nero et Po len ta e ma ca ro ni, de leur côté, sou haitent ex‐ 
pli ci te ment s’ins crire dans ces dé bats. Pour ce faire, ils sé lec tionnent
es sen tiel le ment les cha pitres les plus dou lou reux de l’ex pé rience mi‐ 
gra toire ita lienne et ne s’in té ressent pas à l’ap port à la mère pa trie, ni
à l’ita lia ni té des mi grants. Ils se dis tinguent ce pen dant entre eux, tant
par une par tie des su jets trai tés que par les choix de mise en scène du
passé. Tout en pri vi lé giant les épi sodes dra ma tiques, ces pro duc tions
abordent éga le ment l’im por tance des ex pé riences et des ré flexions
en dif fé rents contextes mul ti cul tu rels (Pane amaro) ou le pou voir de
l’ima gi na tion (Po len ta e ma ca ro ni).

70

Aussi dif fé rents soient- ils, les trois do cu men taires ont en tout cas été
per çus et em ployés comme ou tils pour mieux com prendre les mi gra‐ 
tions ac tuelles et com battre le ra cisme. Cette étude montre ainsi que
les phé no mènes liés aux mi gra tions vers l’Ita lie in ter agissent avec ces
pro duc tions au dio vi suelles sur dif fé rents plans  : les in ten tions des
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Cor pus
Nous avons vi sion né ces do cu men taires
à la Bi blio thèque cen trale de la Rai
Paolo Giun tel la à Rome. Les in for ma‐ 
tions les concer nant sont ti rées de
leurs gé né riques, du ca ta logue mul ti‐ 
mé dia des Teche Rai et des don nées
d’au dience four nies à la Rai par Au di tel.

Emi gran ti [Émi grants] un do cu men taire
de Ro ber to Olla  ; mon tage  : Fa bian Vi‐ 
nuez  ; mu sique ori gi nale  : Luigi Cec ca‐
rel li  ; régie  : Ni co la Ber ti ni  ; col la bo ra‐ 
teur : Fran ces ca Vi ca rio  ; col la bo ra teurs
pour les in ter views et les re cherches  :
Giu lio D’Er cole (États- Unis), Aca cia
Dou ra do (Amé rique du Sud), Sil via
Greco (Aus tra lie), Giu lia De Fran co vich
(Ita lie)  ; voix du nar ra teur  : Ste fa no
Mon di ni  ; autres voix  : Scia ra Di Nepi,
An to nel la Gian ni ni, Piero Ber nac chi,

Ste fa no Naz za ro ; gra phique : Giu seppe
Am bro sio ; ef fets so nores : Mau ri zio Ce‐ 
rio ni ; ar chives : Ar chi vio An sal do di Ge‐ 
no va, Teche Rai, Ar chi vio Is ti tu to Luce,
Ar chi vio del Mo vi men to Ope raio, Is ti tu‐ 
to Suor Fran ces ca Ca bri ni, Pathé
(Grand Bré tagne), Radio Te le vi sione
Sviz ze ra ita lia na, Na tio nal Ar chives
(États- Unis), Li bra ry of Congress, Ci ne‐ 
ma te ca Bra si lei ra, Tv Cultu ra (Bré sil),
Ar chi vo Na cio nal (Bré sil), Fon da zione
Fran ces co Ma ta raz zo, Me mo rial do Imi‐ 
grante (Bré sil), Cen tro Cultu ral Sao
Paolo, Am bas cia ta ita lia na in Bra sile, Is‐ 
ti tu to Sto ri co e cultu rale Giu seppe e
Anita Ga ri bal di (Bré sil), Museu His to ri‐
co Casa do Imi grante (Bra sile), Ci ne ma‐ 
te ca Ar gen ti na, Ar chi vio Ge ne rale de la
Na cion (Ar gen tine), Is ti tu to Ita lia no di
Cultu ra en Ar gen tine, Na tio nal Film and
Sound Ar chives (Aus tra lie)  ; per sonnes
in ter viewées  : aux États- Unis  : Luigi Di
Palo, Ma ri sa May, Anne Morra, Ma ri sa

au teurs, le choix des épi sodes pré sen tés, leur mise en scène, les
consignes de lec ture, les ré ap pro pria tions et les usages (re dif fu sions,
pro gram ma tion lors d’évé ne ments cultu rels ou dans le cadre de l’édu‐ 
ca tion na tio nale).

Enfin, dans ces trois do cu men taires, la sur re pré sen ta tion de l’émi gra‐ 
tion aux États- Unis est in dé niable. Si Pane amaro lui est en tiè re ment
consa cré, les deux autres lui ac cordent aussi une très large place. Le
poids de l’Amé rique dans l’ima gi naire de l’émi gra tion et l’ac ces si bi li té
des ar chives, tant au près des éta blis se ments de conser va tion gou ver‐ 
ne men taux que des nom breuses or ga ni sa tions italo- américaines
contri buent sans doute à la place de choix de ce pays dans ces pro‐ 
duc tions au dio vi suelles. De plus, les États- Unis pré sentent un in épui‐ 
sable ré ser voir d’his toires tant pour les ré cits qui sou haitent va lo ri ser
la réus site des mi grants ita liens que pour les nar ra tions qui en‐ 
tendent dé voi ler le vi sage plus dou lou reux de l’émi gra tion.
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Pa rish, Giam bat tis ta Ruvo, Jo seph Scel‐ 
sa, An na bel la Scior ra, Clau dia Vi tel li ; au
Bré sil : Luis Fer nan do Fur lan, Zelia Gat‐ 
tai, Ida Za nette Cis la ghi ; en Ar gen tine :
An to niet ta Buo na ria, Perla Ga ra bel li
Gal lar do, Eu ge nia Sa cer dote De Lus tig,
Sal va tore Sanna  ; en Aus tra lie  : Pie tro
Peter Dai done, Renza et Bar to lo De na‐ 
ro, Ma ri ka Ha suike, Fran ces ca Me ren‐ 
da ; durée : 115 min. ; dif fu sion : Rai3 (La
grande sto ria) di manche 7 oc tobre 2001
à 20h50, re dif fu sion le lundi 18 fé vrier
2002 à 20h50  ; au dience  : 2 204
(7/10/2001), 2 501 (18/2/2002)  ; part
d’au dience : 10,10 % (7/10/2001), 9,07 %
(18/2/2002).

Pane amaro [Pain amer] un do cu men‐ 
taire de  Gian fran co No rel li  ; réa li sé en
col la bo ra tion avec  : RAI3  ; mon tage  :
Me lis sa Ha cker ; mu sique : Ugo Lau ren‐ 
ti, John T. La Bar be ra ; conseillers his to‐ 
riques : Be ver ly Gage, Ri chard A. Green‐ 
wald, Eli za beth Mes si na, Ge rald Meyer,
Nun zio Per ni cone, An ge li ca San to mau‐ 
ro, Mary Anne Tras ciat ti, Ru dolph J. Ve‐ 
co li, Peter Vel lon  ; pro duc teur as so cié  :
Suma Ku rien ; prises de vue : Fran ces co
Ma la tes ta, Roy Cam po lon go  ; voix du
nar ra teur : Duc cio Fat tel la ; autres voix :
Al ber to Baudo, Da vide Bo rel la, Fran ces‐ 
ca Di Mauro, An drea Fiano, Ma nue la
Filla ci, Ivan Gal let ti, Ma li na Man na ri no,
Fla vio Pom pet ti, Cris ti na Pron za ti  ; re‐ 
cherches d’ar chives  : Hea ther Har te ly  ;
éla bo ra tions pho to gra phiques nu mé‐ 
riques  : Thup ten Nyima  ; as sis tant au
mon tage : Laura Mad den ; col la bo ra tion
au mon tage : Law rence Sil ves tro ; mon‐ 
tage en ligne  : Brian Tur ner  ; mixer
audio : Evan Ben ja min ; ar chives : Li bra‐ 
ry of Congress, Na tio nal Ar chives, John
C. Ca lan dra Ita lian Ame ri can Ins ti tute,
The Ita lian Ame ri can Mu seum, Na tio nal

Mu seum of Ca tho lic Art and His to ry,
Pa ter son Mu seum, Ame ri can Labor
Mu seum, New Or leans Pu blic Li bra ry,
The His to ric New Or leans Col lec tion,
Uni ver si ty of South Flo ri da, American- 
Italian Re nais sance Foun da tion, Paul
Por cel li Col lec tion, Christ pher Sal va to ri
Col lec tion, Ge rald Meyer Col lec tion,
The Tri angle Pro ject LLC  ; re mer cie‐ 
ments : Fon da zione Cor riere della Sera,
Fio rel lo H. La Guar dia House, Our Lady
of Mount Car mel Chruch, Man hat than
Cen ter for Science and Ma the ma tics  ;
bi blio gra phie  : Phi lip V. Can nis tra ro
(dir.), The Ita lians of New York. Five
Cen tu ries of Struggle and Achie ve ment,
New York His to ri cal Society- John D.
Ca lan dra Ita lian Ame ri can Ins ti tute,
1999  ; Phi lip V. Can nis tra ro, Ge rald
Meyer [dir.], The Lost World of Italian- 
American Ra di ca lism, Prae ger, 2003  ;
Ro bert A. Orsi, The Ma don na of 115th
Street. Faith and Com mu ni ty in Ita lian
Har lem, 1880-1950, Yale Uni ver si ty
Presse, 2002  ; Nun zio Per ni cone, Carlo
Tres ca. Por trait of a Rebel, Pal grave
Mac Mi lian, 2005  ; Ge rald Meyer, Vito
Mar can to nio  : Ra di cal Po li ti cian, 1902-
1954, State Uni ver si ty of New York,
1989  ; per sonnes in ter viewées  (outre les
his to riens)  : Fred Gar daphe, Vincent
Mal tese, Vincent Ma lu sa, Susan Pao ler‐ 
cio, Clara Or si ni, Rose Pas cale, Padre
Peter Ro fra no ; durée : 102 min.  ; dif fu‐ 
sion : Rai3 (La grande sto ria ma ga zine)
1  par tie le lundi 29 jan vier 2007 à
23h45, 2  par tie le lundi 5 fé vrier 2007 à
23h45, re dif fu sion 1  par tie sa me di 16
juillet 2011 12h45, 2  par tie sa me di 23
juillet 2011 à 12h45 ; au dience : 504 (1
par tie 29/1/2007), 459 (2  par tie
5/2/2007),  795 (1  par tie 16/7/2011),
605 (2  par tie 23/7/2011) ; part d’au‐ 
dience  : 5,75 % (1  par tie 29/1/2007),
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5,26 % (2  par tie 5/2/2007),  5,3 %
(1  par tie 16/7/2011), 3,76 % (2  par‐ 
tie 23/7/2011). Do cu ment élec tro nique
consul table à  : http://www.la gran des‐ 
to ria.rai.it/dl/por ta li/site/pun ta‐ 
ta/ContentItem- eb5c0611-ee48-4bcd-
8779-
05b1c92aa102.html#sthash.l2GAul3h.dpuf
(1  par tie) et http://www.la gran des to‐ 
ria.rai.it/dl/por ta li/site/pun ta‐ 
ta/ContentItem- 07e2cc56-cb8b-4f67-
946c-
28cb6500228c.html#sthash.8nh4A1Pz.dpuf
(2  par tie). Pages consul tées le 10 no‐ 
vembre 2015.

Po len ta e ma ca ro ni. Quan do gli altri
era va mo noi [Po len ta et ma ca ro nis.
Quand les autres c’était nous] un do cu‐ 
men taire de Niet ta La Scala  ; conseiller
his to rique : Gian An to nio Stel la ; consul‐ 
tant  : Vla di mi ro Pol chi  ; re cherches  :
Ma ri sa del Monte  ; par ti ci pa tion de  :
Mario Per rot ta  ; mon tage  : Ales san dra
Ciar la  ; as sis tants: Giu seppe Cau sa ti,
Livia Russo ; col la bo ra teurs : Lu cre zia
Ca pas so, Carlo Fe lice Ca su la, Bea trice
Proiet ti ; voix du nar ra teur  : Ste fa no
Mon di ni  ; autres voix  : Re na to Mori,
Bar ba ra Villa, régie : An drea Be vi lac qua ;
pho to gra phie  : An drea di Per sio  ; dé‐ 
cors : Carlo Cané, Fran ces co Mon ta na‐ 
ro  ; ar chives  : Teche RAI, Is ti tu to Luce,
AAMOD (Ar chi vio Au dio vi si vo del Mo vi‐ 
men to Ope raio e De mo cra ti co), Ci ne te‐ 
ca di Bo lo gna, Ar chi vio Van nuc ci, Té lé‐ 
vi sion Suisse Ro mande, Gau mont Pathé,
Bri tish Pathé, Film Images, NARA, Cor‐ 
nell Uni ver si ty [Itha ca, NY]  ; re mer cie‐ 
ments  : Museo del mi na tore Ca sa ra no
[Lecce], Museo Na zio nale dell’emi gra‐ 
zione ita lia na di Roma  ; bi blio gra phie  :
AAVV, Sto ria d’Ita lia An na li 24 Mi gra zio‐ 
ni, Ei nau di  ; AA.VV., Sto ria dell’emi gra‐ 
zione ita lia na, Don zel li  ; S. Ri nau ro, Il

cam mi no della spe ran za, Ei nau di  ; S.
Tom bac ci ni, Sto ria dei fuo rius ci ti ita lia‐ 
ni, Mur sia  ; per sonnes in ter viewées  :
Lucio Par rot to, An ge la Sozzi, Bruno
Can nel lot to, Dario Ma rio li, Catia Porri,
Rosa Buc chia ni co, Fio ren za Buc chia ni‐ 
co ; durée : 115 min. ; dif fu sion : Rai3 (La
grande sto ria) ven dre di 27 août 2010 à
21h10  ; re dif fu sion le ven dre di 16 dé‐ 
cembre 2011 à 21h10  ; au dience  : 1 237
(27/8/2010), 790 (16/12/2011)  ; part
d’au dience : 6,84 % (27/8/2010), 3,35 %
(16/12/2011).

Autres do cu men ‐
taires, émis sions
d’his toire et pièces
théâ trales et ra dio ‐
pho niques
Nous avons vi sion né ces do cu men taires
à la Bi blio thèque cen trale de la Rai
Paolo Giun tel la à Rome ou sur In ter net
Les in for ma tions les concer nant sont
ti rées de leurs gé né riques

Ame ri can Ex pe rience: Tri angle Fire
(2011), de Ja mi la Wi gnot. Do cu ment
élec tro nique consul table à : https://ww
w.you tube.com/watch?v=dhxu0eU JCes
. Page consul tée le 10 no vembre 2015.

Emi gra zione 1945-1999 [Émi gra tion
1945-1999] (1999), 5 épi sodes  : Pas sag‐ 
gio a Nord [Pas sage à Nord], Oriz zon ti
d’Eu ro pa [Ho ri zons d’Eu rope], Ame ri ca
lon ta na e bella [Amé rique loin taine et
benne], Tor nan do a casa [Ren trant à la
mai son], Ita lia terra pro mes sa? [Ita lie
terre pro mise ?] (Il tempo e la sto ria [Le
temps et l’his toire], Rai3, 7-13/4/1999,
9h)
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Emi gra zione nel se con do do po guer ra
[Émi gra tion dans le deuxième après- 
guerre] (2015), de Fabio Bot ti glione (Il
tempo e la sto ria, Rai3 15/1/2015, 13h10).
Do cu ment élec tro nique consul table à  :
http://www.rais to ria.rai.it/ar ti co li/emi
grazione- nel-dopoguerra/29031/de fau
lt.aspx. Page consul tée le 19 fé vrier
2015.

La grande mi gra zione [La Grande mi‐ 
gra tion] (1997), émis sion pré sen tée par
Emi lio Fran zi na et Mar ghe ri ta D’Amico
(Tempo. Sto ria d’au tore, Rai 1, 5/3/1997,
1h).

Mar ci nelle. Me mo rie del sot to suo lo
[Mar ci nelle. Mé moires du sous- sol]
(2001) de Giu seppe Gian not ti (Rai3,
6/8/2001, 20h50). Do cu ment élec tro‐ 
nique consul table à : http://www.las to‐ 
ria sia mo noi.rai.it/pun tate/mar ci nelle/
541/de fault.aspx . Page consul tée le 3
no vembre 2015.

Po ve ri noi [Pauvres de nous] (1999), de
Gian ni Ame lio (Al fa be to Ita lia no, Rai3,
2/2/1999, 23h05).

Sacco and Van zet ti (2006), de Peter
Mil ler. Do cu ment élec tro nique consul‐ 
table à  : https://www.you tube.com/wa
tch?v=nVw zoP6MYW8. Page consul tée
le 3 no vembre 2015.

Sto rie dell’emi gra zione [His toires de
l’émi gra tion] (1972), 5 épi sodes, de Ales‐ 
san dro Bla set ti (Pro gram ma Na zio nale,
21h).

Sources et bi blio ‐
gra phie
Sources

« La Grande Sto ria », News Rai. No ti zia‐ 
rio della Rai Ra dio te le vi sione ita lia na,
LV / 28, 8 juillet 2013. Pu bli ca tion du
bu reau de presse de la Rai in té gra le‐ 
ment consa crée à l’émis sion. Do cu ment
élec tro nique consul table à  : http://ww
w.uf fi cios tam pa.rai.it/al le ga ti/LA%20G
RANDE%20STO RIA.pdf . Page consul tée
le 19 fé vrier 2015.

« La Grande Sto ria », pré sen ta tion de la
18  édi tion du pro gramme, 26 juin
2015. Do cu ment élec tro nique consul‐ 
table à : http://www.la gran des to ria.rai.i
t/dl/por ta li/site/ar ti co lo/ContentIte
m- cf1599fd-7c37-4664-9b22-c716d9c9c
015.html. Page consul tée le 2 no vembre
2015.

« Vi se gna lia mo », Cor riere della sera, 27
août 2010

http://ar chi vios to ri co.cor‐ 
riere.it/2010/agos to/27/se gna lia‐ 
mo_co_8_100827031.shtml

Cor ra di no, Ste fa no [2011]. «  I pro gram‐ 
mi tv pos so no es sere an ti cor pi contro
raz zis mo e xe no fo bia  », in Ar ti co lo 21,
[16 di cembre]. Do cu ment élec tro nique
consul table à  : http://ar chi vio.ar ti co lo2
1.org/4419/no ti zia/i- programmi-tv-po
ssono-essere-anticorpi-contro.html.
Page consul tée le 25 jan vier 2015.

Far kas, Ales san dra (2007). «  Lin cia ti o
at ten ta to ri: sto rie di ita lia ni in Usa  »,
in : Il Cor riere della sera, 26 jan vier. Do‐ 
cu ment élec tro nique consul table à : htt
p://www.cor riere.it/Primo_Piano/Sp
et ta co li/2007/01_Gen‐ 
naio/25/film.shtml. Page consul tée le
25 jan vier 2015.

Io vane, Gior gia (2014). « Lam pe du sa, un
anno dopo », in : Tv blog, 2 oc tobre. Do‐ 
cu ment élec tro nique consul table à : htt
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http://www.raistoria.rai.it/articoli/emigrazione-nel-dopoguerra/29031/default.aspx
http://www.lastoriasiamonoi.rai.it/puntate/marcinelle/541/default.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=nVwzoP6MYW8
http://www.ufficiostampa.rai.it/allegati/LA%20GRANDE%20STORIA.pdf
http://www.lagrandestoria.rai.it/dl/portali/site/articolo/ContentItem-cf1599fd-7c37-4664-9b22-c716d9c9c015.html
http://archivio.articolo21.org/4419/notizia/i-programmi-tv-possono-essere-anticorpi-contro.html
http://www.corriere.it/Primo_Piano/Spettacoli/2007/01_Gennaio/25/film.shtml
http://www.tvblog.it/post/650400/lampedusa-un-anno-dopo-come-il-peso-dellacqua-su-rai-3-lampedusani-su-tv2000
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edusa- un-anno-dopo-come-il-peso-de
llacqua-su-rai-3- lampedusani-su-tv20
00. Page consul tée le 25 jan vier 2015.

La Scala, Niet ta (2015). En tre tien réa li sé
par l’au teur de l’ar ticle. Rome, 2 mars.

No rel li, Gian fran co, dé cla ra tions (2010).
Agen zia Mul ti me diale Ita lia na « Gian‐ 
fran co No rel li e il do cu men ta rio Pane
Amaro », mis en ligne le 2 sep tembre.
Do cu ment élec tro nique consul table à  :
https://www.you tube.com/watch?v=Pi
Q9cvN7pRg. Page consul tée le 25 jan‐ 
vier 2015.

No rel li, Gian fran co, ren contre (2009).
Soria, Le ti zia Airos « 'Pa ne' per gli Stati
Uniti. In con tro con Gian fran co No rel‐ 
li », in :i- ITALY, 8 juin. Do cu ment élec‐ 
tro nique consul table à  : http://www.ii t
a ly.org/9719/pane- gli-stati-uniti-incon
tro-con-gianfranco-norelli. Page
consul tée le 25 jan vier 2015.

No rel li, Gian fran co, ren contre (2014).
Bar be ri, Maria « In con tro con Gian fran‐ 
co No rel li  », in  : 2due ri ghe.com, 1 mai.
Do cu ment élec tro nique consul table à  :
http://www.2due ri ghe.com/la- dolce-v
ita-cinema/28353- incontro-con-gianfr
anco-norelli-autore-del-documentario
-bitter-bread-pane-amaro.html. Page
consul tée le 25 jan vier 2015.

Olla, Ro ber to, en tre tien (2001). « Ro ber‐ 
to Olla : "Il primo vero emi gra to è Ga ri‐ 
bal di"  », com mu ni qué de presse de la
Rai, 23 sep tembre, http://www.uf fi cio
s tam pa.rai.it/news_rai/20010923/em
i gran ti.html

Oppo, Maria No vel la (2002). «  Sto rie e
volti di "Emi gran ti", l'Ita lia che ab bia mo
di men ti ca to », in : L’Unità, 18 fé vrier.

Pa les ti ni, Lean dro (2011). «  Di Bella: 'La
mia RaiTre pi ra ta con Fabio Volo e facce

nuo ve'  », in  : La Re pub bli ca, 16 dé‐
cembre.

Pog gia li ni, Mi rel la (2010). «  Sugli emi‐ 
gran ti buona tv d’es tate », in : Av ve nire,
29 août.

Bi blio gra phie

Ana nia, Fran ces ca, « Ci ne gior na li, radio
e te le vi sione. La rap pre sen ta zione
dell’emi gra zione ita lia na », in : Be vi lac‐ 
qua, Piero, et al., Eds. Sto ria dell’emi‐ 
gra zione ita lia na, I, Par tenze, Roma :
Don zel li, 2001, p. 515- 536.

Ana nia, Fran ces ca, Im ma gi ni di sto ria.
La te le vi sione rac con ta il No ve cen to,
Torino- Roma : ERI- VQPT, 2003.

Au de ni no, Pa tri zia  / Ti ra bas si, Mad da‐
le na,

Mi gra zio ni ita liane. Sto ria e sto rie
dall’An cient Ré gime a oggi
, Mi la no : Bruno Mon da do ri, 2008.

Be vi lac qua, Piero, et al., Eds., Sto ria
dell’emi gra zione ita lia na, I, Par tenze,
Roma : Don zel li, 2001.

Be vi lac qua, Piero, et al., Eds., Sto ria
dell’emi gra zione ita lia na, II, Ar ri vi,
Roma : Don zel li, 2002.

Bi not to, Marco et al., Eds., Fuori luogo.
L’im mi gra zione e i media ita lia ni,
Cosenza-  Roma  : Pel le gri ni Eri- Rai,
2005.

Bi so gno, Anna, La sto ria in TV: im ma‐ 
gine e me mo ria col let ti va, Roma  : Ca‐ 
roc ci, 2008.

Ca pus sot ti, En ri ca, « So gnan do La me ri‐ 
ca. Me mo rie dell’emi gra zione ita lia na e
pro ces si iden ti ta ri in un’epoca di mi gra‐ 
zio ni glo ba li  », in : Contem po ra nea, 4,
oc tobre 2007, p. 633-646.

http://www.tvblog.it/post/650400/lampedusa-un-anno-dopo-come-il-peso-dellacqua-su-rai-3-lampedusani-su-tv2000
https://www.youtube.com/watch?v=PiQ9cvN7pRg
http://www.iitaly.org/9719/pane-gli-stati-uniti-incontro-con-gianfranco-norelli
http://www.2duerighe.com/la-dolce-vita-cinema/28353-incontro-con-gianfranco-norelli-autore-del-documentario-bitter-bread-pane-amaro.html
http://www.ufficiostampa.rai.it/news_rai/20010923/emigranti.html
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Ca val li, Ales san dro (1996). « Me mo ria »,
in En ci clo pe dia delle scienze so cia li,
Roma : Is ti tu to della En ci clo pe dia ita lia‐
na. Do cu ment élec tro nique consul table
à  : http://www.trec ca ni.it/en ci clo pe di
a/me mo ria_%28En ci clo pe dia_delle_s
cienze_so cia li%29/. Page consul tée le
25 jan vier 2015.

Ci go gnet ti, Luisa, et al., «  Tes ti mo ni
sullo scher mo. Ti po lo gie di in ter viste al
ci ne ma e in te le vi sione », in Ci go gnet ti,
Luisa, et al., Eds. Che sto ria siamo noi ?
Le in ter viste e i rac con ti per so na li al ci‐ 
ne ma e in te le vi sione, Ve ne zia : Mar si lio,
2008, p. 143-155.

Co luc ci, Mi chele, «  Il voto degli ita lia ni
all’es te ro », in : Be vi lac qua, Piero, et al.,
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1  Les étran gers re cen sés en 1981 sont 321 000. Ils doublent en 1991, dé pas‐ 
sant 1% de la po pu la tion, ils at teignent 3% en 2001 et 7,5 % en 2011, avec
plus de quatre mil lions et demi d’étran gers en si tua tion ré gu lière. À ce sujet,
on se rap por te ra aux don nées sta tis tiques four nies par les dos siers an nuels
éta blis par Caritas- Migrantes  : http://www.ca ri ta si ta lia na.it/home_page/a
rea_stam pa/00003687_Libri.html.

2  Pour ce qui concerne la re pré sen ta tion mé dia tique des mi grants on lira
l’ou vrage di ri gé par Bi not to, Marco et Mar ti no, Va len ti na (2005).

3  Nous re pre nons ici l’ex pres sion « usage pu blic de l’his toire » pour in di‐ 
quer, selon la dé fi ni tion de Ni co la Gal le ra no, les dis cours se ré fé rant à l’his‐

Pao li ni et As ca nio Ce les ti ni », in : Chro‐ 
niques ita liennes web, 27 / 1, 2014,
p.  160-176. Do cu ment élec tro nique
consul table à  : http://chro ni que si ta lien
nes.univ- paris3.fr/PDF/Web27/8.Soria
ni- Theatre-de-la-narration.pdf. Page
consul tée le 28 mars 2016.

Stel la, Gian An to nio, «  L’odis sea degli
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Cor riere della Sera, 24 dé cembre 2000.
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Stel la, Gian An to nio / Fran zi na, Emi lio,
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italiano », in : Be vi lac qua, Piero Ed. Sto‐ 
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Roma : Don zel li, 2002, p. 283-311.
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in  : Corti, Paola Ed. Sto ria d'Ita lia, An‐ 
na li. 24, Mi gra zio ni, To ri no  : Ei nau di,
2009, p. 743-764.
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quar tier  : Ben ja min Frank lin High
School à East Harl men dans les an nées

1930  », in  : Blanc- Chaléard, Marie- 
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dans le monde, Rennes  : PUR, 2007,
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toire qui se dé ve loppent dans l’es pace pu blic (mé dias, arts, école, ins ti tu‐ 
tions, etc.) et qui ne s’adressent pas ex clu si ve ment aux spé cia listes (1995).

4  Sur les causes et les ca rac té ris tiques de l’évo lu tion de la mé moire de
l’émi gra tion ita lienne et de son usage pu blic  : Mar tel li ni, Amo re no (2003  :
21-27), San fi lip po, Mat teo (2005  : 329-330), Ti ra bas si, Mad da le na (2005  : 7-
8), Ca pus sot ti, En ri ca (2007), Au de ni no, Pa tri zia  / Ti ra bas si, Mad da le na
(2008 : 155, 174), Co luc ci, Mi chele (2007 et 2011), Co luc ci, Mi chele / San fi lip‐ 
po, Mat teo (2010 : 7-11), Ro ber to Sala (2011).

5  Pour un aper çu his to rique des pro grammes d’his toire à la té lé vi sion ita‐ 
lienne La grande sto ria  : Pec che ni no, Cris tian (2002), Ana nia, Fran ces ca
(2003), Fio ra van ti, An drea (2006  : 295-314), Bi so gno, Anna (2008  : 83-93),
Gras so, Aldo (2000 : 849-854), Ot ta via no, Chia ra (1995 : 83-102).

6  La série La grande sto ria de Fran ces co Ci ra fi ci et Luigi Biz zar ri fut mise
en place pro gres si ve ment. Ga leaz zo Ciano. Una tra ge dia fas cis ta [Ga leaz zo
Ciano. Une tra gé die fas ciste] de Ni co la Ca rac cio lo, dif fu sé en pre mière par tie
de soi rée le 11 sep tembre 1997 - et sou vent consi dé ré comme le pre mier épi‐ 
sode de la série (« La Grande Sto ria », pré sen ta tion : 2015 ; Ana nia 2003 : 10,
62  ; Fio ra van ti  : 2006  : 306-307) – ne s’ins cri vait pas dans le cadre d’un
cycle. Tou te fois, vu son bon ré sul tat d’au dience, d’autres do cu men taires his‐ 
to riques furent pro gram més en pre mière par tie de soi rée dans les se maines
sui vantes. La dé no mi na tion Grande sto ria in prima se ra ta ap pa rut un mois
plus tard, d’abord sous l’égide de For mat (16 oc tobre 1997) et en suite en tant
que pro gramme au to nome (5 mars 1998). Pour la re cons truc tion de l’émer‐ 
gence du pro gramme nous nous sommes ap puyés sur les in for ma tions
conte nues dans les pages consa crées à la pro gram ma tion té lé vi suelle du
quo ti dien L’Unità, dont les ar chives sont in té gra le ment consul tables sur in‐ 
ter net : http://ar chi vio.unita.it. Sur l’émis sion La grande sto ria voir Gras so,
Aldo (2000  : 851), Ana nia, Fran ces ca (2003), Iac cio, Pas quale (2004), Fio ra‐ 
van ti, An drea (2006), Bi so gno, Anna (2008 : 13, 57, 90, 92).

7  «  rac con tare per im ma gi ni i mo men ti più sa lien ti della sto ria del No ve‐ 
cen to ». Dé ca la ra tion de Pas quale D’Ales san dro, res pon sable du « pro jet his‐ 
toire  » de Rai3, à Pas quale Iac cio pu bliée dans «  Mus so li ni com batte dal
pros si mo lunedì torna la sto ria su Rai3 », Il Mat ti no, 23 oc tobre 1998 (Iac cio
2004 : 114).

8  « Alla Grande Sto ria di RaiTre il fi glio se gre to di Mus so li ni », La Re pub bli‐ 
ca, 14 gen naio 2005.

http://archivio.unita.it/
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9  La mé moire et son rap port à l’his toire ont été l’objet d’un nombre gran‐ 
dis sant d’ou vrages ces der nières an nées, dont no tam ment ceux de Nora,
Pierre (1984), Ri cœur, Paul (2000) et Tra ver so, Enzo (2005).

10  Les rai sons de cette pro gram ma tion re lèvent sans doute à la fois des in‐ 
té rêts de ses di rec teurs et des ré ac tions de l’au dience.

11  Ro ber to Olla avait déjà réa li sé pour La grande sto ria deux do cu men taires
sur la Se conde Guerre mon diale  - Al lea ti [Al liés] (1998) et Te des chi [Al le‐ 
mands] 2000 - et un do cu men taire d’his toire so ciale, Ma tri mo ni [Ma riages]
(1999), qui re trace un siècle de ma riages de per son na li tés plus ou moins cé‐ 
lèbres.

12  Les mi gra tions vers les pays eu ro péens et afri cains sont évo quées ra pi‐ 
de ment. En re vanche, les mi gra tions in ternes ne sont pas du tout abor dées.

13  I re mem ber Italy, sur les sol dats de vingt- trois pays al liés qui avaient
com bat tu en Ita lie pen dant la Se conde Guerre mon diale, dif fu sé par Rai1 la
nuit à par tir du 15 mars 1999.

14  Les do cu men taires pour La grande sto ria naissent gé né ra le ment de la
conver gence d’in té rêt d’un di rec teur du pro gramme et d’un au teur au tour
d’un sujet et de la ma nière de le trai ter (La Scala 2015).

15  La loi du 27 dé cembre 2001, dont on dis cu tait de puis plus d’un siècle,
per met aux Ita liens à l’étran ger d’exer cer le droit de vote par cor res pon‐ 
dance et d’élire leurs propres re pré sen tants à la Chambre et au Sénat. Pré‐ 
cé dem ment, les ci toyens ita liens ré si dant à l’étran ger pou vaient voter en se
ren dant en Ita lie (Co luc ci 2002 : 597-609). Sur ce sujet on lira aussi l’étude
de Guido Tin to ri sur la ci toyen ne té (2009 : 743-764).

16  Il s’agit du Co mi té na tio nal de cé lé bra tion « Ita lia nel mondo », créé en
2000 par le mi nis tère de la Culture. Les Co mi tés na tio naux pour les cé lé‐ 
bra tions ont le but de pro mou voir et d’or ga ni ser des ma ni fes ta tions cultu‐ 
relles concer nant les pro ta go nistes et les évé ne ments de l’his toire et de la
ci vi li sa tion ita lienne  : http://www.li bra ri.be ni cul tu ra li.it/opencms/opencm
s/it/co mi ta ti/

17  « Un’altra Ita lia fatta di 50 mi lio ni di ita lia ni spar si per il mondo, con i loro
figli e ni po ti ». Ce com men taire peut gé né rer une cer taine confu sion tant
sur les chiffres que sur ce qu’il en tend par « Ita liens ». Selon le mi nis tère ita‐ 
lien des Af faires étran gères, les oriun di, per sonnes ayant des ori gines ita‐ 
liennes, étaient 58,5 mil lions (Mi gran ti press, no vembre 1994, cité par Go li ni
2001  : 59), alors qu’à cette même époque, les ci toyens ita liens à l’étran ger

http://www.librari.beniculturali.it/opencms/opencms/it/comitati/
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étaient es ti més à 4,5 mil lions (Go li ni 2001  : 59). Il est vrai tou te fois que,
selon la lé gis la tion ita lienne, tous ceux qui peuvent dé mon trer d’avoir un
aïeul ita lien, sont éli gibles à la na tio na li té ita lienne (Tin to ri 2009 : 754-755,
761).

18  Ces images, fil mées par Edi son en 1896, re pré sentent les ar chives les plus
an ciennes uti li sées par le do cu men taire (Olla 2001).

19  I pa dri ni, pro duit par La grande sto ria en col la bo ra tion avec The His to ry
Chan nel, a été dif fu sé le 25 fé vrier 2002. Il a été en suite re dif fu sé plu sieurs
fois et re pré sen té avec le titre Gli ul ti mi pa dri ni et quelques mo di fi ca tions.
Un ou vrage a été pu blié par Ro ber to Olla en s’ap puyant sur les re cherches
me nées pour ce do cu men taire : Pa dri ni. Alla ri cer ca del Dna di Cosa Nos tra,
Mi la no, Mon da do ri, 2003.

20  « A tutti gli ita lia ni che […] hanno cos trui to flo ride e ci vi li co mu ni tà in
molti paesi del mondo […] che hanno scel to la stra da della legge e non quel‐ 
la della ille ga li tà […], che con la loro fa ti ca e i loro ris par mi hanno fatto
grande l’Ita lia »

21  « L’Ita lia di oggi non sa rebbe esis ti ta senza i suoi emi gran ti ».

22  Parmi les té moins in ter viewés aux États- Unis, l’un se sou vient des plats
cui si nés par la grand- mère, d’autres tra vaillent dans le sec teur ali men taire.
Aussi, de nom breuses ar chives en noir et blanc montrent des usines de
pâtes vrai sem bla ble ment aux États- Unis. D’autres pré sentent le boxeur
Italo- Argentin, Vit to rio Cam po lo, qui dé vore un énorme plat de spa ghet tis,
alors que la voix off sou ligne qu’il s’agit d’une preuve de son ita lia ni té.

23  Tels le maire de New York Fio rel lo La Guar dia, le gou ver neur de l’État de
New York Mario Cuomo, l’élu au Congrès Vito Mar can to nio et le lea der syn‐ 
di cal anar chiste Carlo Tres ca.

24  À ce sujet, on se rap por te ra aux ar ticles de Ca pus sot ti, En ri ca (2007), Co‐ 
luc ci, Mi chele (2007 : 721-726 et 2011 : 197-201), Co luc ci, Mi chele / San fi lip‐ 
po, Mat teo (2010 : 7-9), Sala, Ro ber to (2011 : 427-430).

25  L’émis sion Emi gra zione 1945-1999 est pro duite par RaiE du ca tio nal. Ses
cinq épi sodes ont été pro gram més plu sieurs fois par Rai3 et Rai1, le matin
ou tard la nuit, entre avril et oc tobre 1999, dans le cadre du cycle La Sto ria
siamo noi [L’His toire c’est nous]. Parmi les autres émis sions dif fu sées à cette
époque, tou jours tard la nuit ou en ma ti née, rap pe lons La grande mi gra zione
[La Grande mi gra tion] (1997) où l’his to rien Emi lio Fran zi na ana lyse des
images d’ar chives, et le do cu men taire de mon tage Po ve ri noi [Pauvres de
nous] (1999) de Gian ni Ame lio, sur les mi gra tions des an nées 1950 et 1960
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vers l’Al le magne, la Suisse et l’Ita lie du Nord. Ci tons aussi le do cu men taire
Mar ci nelle. Me mo rie del sot to suo lo [Mar ci nelle. Mé moires du sous- sol] (2001)
de Giu seppe Gian not ti, pro gram mé en pre mière par tie de soi rée en août
2001 par Rai3, pour l’an ni ver saire de la tra gé die de la mine belge. Pour un
aper çu sur la re pré sen ta tion de l’émi gra tion ita lienne à la té lé vi sion : Ana nia
(2001).

26  « Di ven ta to pro fes sore di so cio lo gia dopo aver vinto una causa per esser
stato dis cri mi na to in quan to ita lia no ».

27  Terme pé jo ra tif par le quel les Ita liens du Nord dé si gnent les Ita liens du
Sud.

28  « È sempre dif fi cile farsi ac cet tare, in qual sia si terra di im mi gra zione ».

29  Il est vrai que l’at ten tion aux as pects les plus dra ma tiques des phé no‐ 
mènes mi gra toires n’est pas une ex clu si vi té des construc tions mé mo rielles
des der nières dé cen nies. Elle connaît une longue tra di tion dans des pro‐ 
duc tions lit té raires de dif fé rentes orien ta tions idéo lo giques qui, de puis la
fin du XIX  siècle, ont ali men té un ima gi naire de nau frages, mésa ven tures,
dés illu sions, hu mi lia tions, étran ge té/in com pa ti bi li té avec la culture du
Nou veau monde (Mar tel li 2001 : 433-463, Mar tel li 2009 : 725-732). Et Sto rie
dell’emi gra zione [His toires de l’émi gra tion] (1972), le plus im por tant do cu‐ 
men taire sur les mi gra tions ita liennes, dont Emi gran ti contient des ex traits,
aborde aussi les as pects les plus dra ma tiques du phé no mène et consacre
d’amples sé quences aux dan gers des tra ver sées ma ri times, au lyn chage de la
Nouvelle- Orléans, à l’af faire de Sacco e Van zet ti, à la tra gé die de Mar ci nelle,
etc. Il est tou te fois in té res sant de si gna ler qu’au sujet du lyn chage de la
Nouvelle- Orléans, Sto rie dell’emi gra zione ne met pas en avant le ra cisme
contre les Ita liens, mais la « sau va ge rie » des Amé ri cains.

30  Si gna lons que l’ex pres sion « Ulysse col lec tif » est uti li sée dans la pré sen‐ 
ta tion de Sto ria dell’emi gra zione ita lia na (2001 : XIII).

31  «  Ven go no evi den zia ti ele men ti uni ver sa li dell’emi gra zione, come lo
scon tro con il raz zis mo, l’iso la men to dalla madre pa tria, il ris chio di ri tro‐ 
var si senza di rit ti o cit ta di ni di serie B. Ele men ti che por ta no l’emi gra zione
ita lia na ad es sere un ar che ti po di quel la in ge nere e che aiu ta no a com pren‐ 
dere me glio qual sia si altro flus so mi gra to rio ». Nous n’avons pas eu accès à
ce do cu ment, mais la com pa rai son entre dif fé rents ar ticles parus dans la
presse à l’oc ca sion de la re dif fu sion du do cu men taire et de pro jec tions ul té‐ 
rieures, fait émer ger la ré cur rence des mêmes syn tagmes qui ne peut s’ex‐ 
pli quer que par le fait qu’ils pro viennent d’une même source, le com mu ni ‐
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qué de presse au quel les dif fé rents jour na listes et les or ga ni sa teurs cultu rels
avaient accès.

32  « Emi gran ti, non solo è bel lis si mo per la qua li tà delle im ma gi ni, ma fa
gius ti zia, pur senza ci tar la, della bar ba rie le ghis ta di oggi, di mos tran do
come anche gli ita lia ni ab bia no do vu to af fron tare le stesse vio la zio ni dei di‐ 
rit ti umani che oggi si vor reb be ro in flig gere agli ex traco mu ni ta ri ».

33  Le terme vu cum prà est un néo lo gisme ap pa ru dans les an nées 1980 en
Ita lie pour dé si gner les ven deurs am bu lants pro ve nant prin ci pa le ment du
Magh reb ou des pays d’Afrique noire  ; il a en suite été sou vent em ployé en
tant que sy no nyme d’im mi gré de pays dé fa vo ri sés. Sur l’ex po si tion iti né‐ 
rante  : «   Macaronì e vu' cum pra'  », in Ces tim. Do cu ment élec tro nique
consul table à : http://www.ces tim.it/se zio ni/mostre_musei_tea tro/ma ca‐ 
ro ni/ma ca ro ni.htm. Page consul tée le 3 oc tobre 2015.

34  « L’uomo è nato mi grante », in Va rese News, 16 sep tembre 2005. Do cu‐ 
ment élec tro nique consul table à : http://www.va re se news.it/2005/09/l- uo
mo-e-nato-migrante/271826/. Page consul tée le 3 oc tobre 2015.

35  «  Ieri come oggi [gli emi gran ti] sono per sone vit time di pre giu di zi e
usate come capri es pia to ri spe cial mente quan do au men ta no l’in si cu rez za
eco no mi ca e il di sa gio so ciale ». « Emi gran ti di ieri – emi gran ti di oggi », in
Arci Mi la no – set tore cir co li 18 avril 2009. Do cu ment élec tro nique consul‐ 
table à  : http://www.ar ci mi la no.it/cir co li/even to/emigranti- di-ieri-emigra
nti-di-oggi. Page consul tée le 3 oc tobre 2015.

36  Fran ces ca Ana nia re proche au do cu men taire le fait de ne pas avoir abor‐ 
dé l’ima gi naire de l’émi gra tion (2003 : 136-141). Chris tian Pec che ni no, de son
côté, est beau coup plus né ga tif. Il cri tique les sim pli fi ca tions, la par tia li té,
l’at ti tude consi dé rée trop in dul gente en vers le fas cisme, la cé lé bra tion de
l’ita lia ni té, le mon tage ra pide et l’ab sence d’in for ma tions sur la pro ve nance
des ar chives (2002 : 221-226).

37  Les au diences de la té lé vi sion ita lienne sont cal cu lées par la so cié té Au‐ 
di tel. Les don nées concer nant ces do cu men taires fi gurent dans les fiches
conte nues dans la fil mo gra phie à la fin de l’ar ticle.

38  As so cia zione Cultu rale Ennio Flaia no. «  Pre mio per In chieste e Do cu‐ 
men ta ri ». Do cu ment élec tro nique consul table à : http://www.pre mi flaia no.
it/index.php?op tion=com_content&view=ar ticle&id=90&Ite mid=143. Page
consul tée le 3 oc tobre 2015.

39  Gian fran co No rel li a réa li sé des do cu men taires d’en quête pour des
chaînes de té lé vi sion amé ri caines et eu ro péennes (BBC, PBS, HBO et Na tio ‐

http://www.cestim.it/sezioni/mostre_musei_teatro/macaroni/macaroni.htm
http://www.varesenews.it/2005/09/l-uomo-e-nato-migrante/271826/
http://www.arcimilano.it/circoli/evento/emigranti-di-ieri-emigranti-di-oggi
http://www.premiflaiano.it/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=143
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nal Geo gra phic Chan nel), dont la Rai. Il a col la bo ré à La grande sto ria avec Il
se gre to di Mus so li ni [Le se cret de Mus so li ni] (2005), co réa li sé avec Fa bri zio
Lau ren ti, son do cu men taire le plus connu, qui a ins pi ré le film Vin cere
(2009) de Marco Bel loc chio. Sur ce do cu men taire  : « Alla Grande Sto ria di
RaiTre il fi glio se gre to di Mus so li ni », La Re pub bli ca, 14 jan vier 2005.

40  In for ma tions bio gra phiques dis po nibles entre autre sur la page web qui
leur est dé diée sur le site de Ar teI ta lia : http://ar tei ta liau sa.org/art- exhibit
s/ar tists/norelli- kurien.html.

41  «  Ad epi so di di dif fi den za, dis cri mi na zione e ad di rit tu ra raz zis mo nei
confron ti degli im mi gra ti », « anche a li vel lo is ti tu zio nale […] da parte di al‐ 
cu ni sin da ci del Nord Ita lia ».

42  « Ri cor dare agli ita lia ni che cosa si gni fi ca es sere emi gran ti, cosa si gni fi ca
ar ri vare in una terra in cui non si co nosce la lin gua, non si co nos co no i cos‐ 
tu mi le tra di zio ni e bi so gna im pa rare quasi tutto da zero ».

43  « La psi co si che si per ce pisce oggi in Ita lia nei confron ti degli im mi gra ti
è la stes sa che ha fatto sof frire ed ha uc ci so tanti loro an te na ti in Ame ri ca ».

44  La creme na pu li tane a été mise en mu sique par Fran ces co Buon gio van ni
sur un texte Li be ro Bovio. L’ex pres sion « pain amer » est tirée du re frain  :
« E nce ne costa la creme st'Ame ri ca / a nuje Na pu li tane!... / Pe' nuje ca ce
chia gnim mo 'o cielo 'e Na pule, comm'è amaro stu ppane! » « Elle nous en
coûte des larmes cette Amé rique / à nous les Na po li tains ! … / Pour nous
qui pleu rons le ciel de Naples, que ce pain est amer ! ». Pane amaro est aussi
le titre du livre de Elena Gia ni ni Be lot ti, (Riz zo li, 2006), qui s’ins pire des vi‐ 
cis si tudes de son père émi gré aux États- Unis, et d’un film de Giu seppe
Maria Sco tese, Il pane amaro - Le ver gogne del mondo (1968), qui, en re‐ 
vanche, n’a rien à voir avec l’émi gra tion.

45  Une autre pho to gra phie de ce même lyn chage est dé crite par Gian An to‐ 
nio Stel la (2003 : 21-22) et re pro duite dans le site de l’édi teur Riz zo li consa‐ 
cré à L’orda : http://www.orda.it/riz zo li/stel la/im ma gi ni/foto/popup/lin‐ 
ciag gio.htm.

46  L’ex po si tion Una Sto ria Se gre ta : The Se cret His to ry of Ita lian Ame ri can
Eva cua tion and In ter n ment Du ring World War II, qui par court les États- Unis
de puis la moi tié des an nées 1990, et a donné lieu à une pu bli ca tion di ri gée
par Law rence Dis ta si, a lancé le débat sur l’in ter ne ment des Italo- 
Américains pen dant la Se conde Guerre mon diale. Le do cu men taire de No‐ 
rel li ouvre la sé quence sur ce sujet par un plan qui dé voile pro gres si ve ment

http://arteitaliausa.org/art-exhibits/artists/norelli-kurien.html
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les por traits pho to gra phiques d’in ter nés ita liens af fi chés sur un pan neau
réa li sé à l’oc ca sion de l’ex po si tion.

47  « Come se tutti per di ven tare ame ri ca ni de vo no sof frire il raz zis mo e im‐ 
pa rare a su per ar lo ».

48  Ceci est dû sans doute au fait qu’il s’agit des anar chistes les plus connus
et qu’un do cu men taire, au quel par ti ci paient en par tie les mêmes his to riens,
leur est consa cré en 2006 (Sacco and Van zet ti de Peter Mil ler).

49  Meyer, Ge rald, Vito Mar can to nio  : Ra di cal Po li ti cian, 1902-1954, State
Uni ver si ty of New York, 1989.

50  Il est in té res sant de rap pe ler que le pre mier tra vail du pion nier des Ita‐ 
lian Ame ri can Stu dies, Sal va tore La Gu mi na, tiré de sa thèse de doc to rat,
por tait jus te ment sur Vito Mar con ta nio - Vito Mar can to nio  : The People’s
Po li ti cian, Du buque, Iowa: Ken dall/Hunt, 1969 –, dont il met tait en va leur la
di men sion eth nique et cultu relle dans la pra tique po li tique. Ca vaio li, Frank
J., « Sal va tore J. La gu mi na and His Contri bu tion to the Dis ci pline of His to‐ 
ry », Ca tho lic So cial Science Re view, vol. 13, 2008, p. 355.

51  « Un’im ma gine dell’es pe rien za mi gra to ria [negli Stati Uniti] sce vra di re‐ 
to ri ca e letta alla luce della più re cente sto rio gra fia ». Dé cla ra tions de Mad‐ 
da le na Ti ra bas si conte nue dans le com mu ni qué de presse re la tif à la pro jec‐ 
tion du film au Cen tro Studi Ame ri ca ni de Rome. « Pane Amaro - dall’emi‐ 
gra zione all’as si mi la zione: l’es pe rien za ita loa me ri ca na  », in Ita lia es te ra, 21
no vembre 2007  : http://www.ita liaes te ra.net/mo dules.php?name=News&fi
le=ar ticle&sid=8125.

52  On lira aussi l’en tre tien avec Mat teo San fi lip po : « Mi gra zio ni ita liane. In‐ 
ter vis ta a Pa tri zia Au de ni no e Mad da le na Ti ra bas si » : http://www.ipers to‐ 
ria.it/vec chio si to/http docs//?p=133.

53  « Al “Vasto Film Fes ti val” proie zione di un re por tage di grande emo ti vi‐ 
tà », in Piaz za Ros set ti, 21 août 2009  : http://www.piaz za ros set ti.it/it-it/n
o ti zie/5156b87cd199709005005ff8/al- vasto-film-festival-proiezione-di-un-
reportage-di-grande-emotivita.

54  «  7 Set tembre proie zione del Film: “Pane Amaro quan do gli im mi gra ti
era va mo noi” », in Alto Ca ser ta no, 6 sep tembre 2010  : https://al to ca ser ta n
o.word press.com/2010/09/06/piedimonte- matesece-7- settembre-pane-a
maro/.

55  g.r. « Le mille facce dell'in te gra zione cultu rale », La Re pub bli ca, sez. Fi‐ 
renze, 10 no vembre 2010.

http://www.italiaestera.net/modules.php?name=News&file=article&sid=8125
http://www.piazzarossetti.it/it-it/notizie/5156b87cd199709005005ff8/al-vasto-film-festival-proiezione-di-un-reportage-di-grande-emotivita
https://altocasertano.wordpress.com/2010/09/06/piedimonte-matesece-7-settembre-pane-amaro/
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56  « La Proie zione di "Pane amaro" all’ITIS di Vasto », in Piaz za Ros set ti, 13
dé cembre 2009 : http://www.piaz za ros set ti.it/it-it/no ti zie/5156b88ad1997
09005006847/la- proiezione-di-pane-amaro-all-itis-di-vasto.

57  Les dé parts pour le Bré sil, l’Ar gen tine, la Lybie et les mi gra tions in ternes
sont éga le ment évo qués, mais très ra pi de ment.

58  Les autres do cu men taires portent sur le na zisme, le fas cisme et la Li bé‐ 
ra tion - Lo scher mo os cu ro. La pro pa gan da di Hit ler (2005), L’oro di Dongo
(2006), La croce e la svas ti ca (2008), 25 aprile, la li be ra zione! (2011) – ainsi
que sur la re li gio si té po pu laire : Lourdes. La sto ria (2008), Per gra zia ri ce vu ta
(2009). Em ployée de la Rai, Niet ta La Scala a éga le ment tra vaillé pour
d’autres pro grammes, telle l’émis sion de vul ga ri sa tion scien ti fique Geo &
Geo (La Scala 2015).

59  « Rac con tare le condi zio ni di vita degli emi gran ti ita lia ni per sug ge rire
agli ita lia ni di oggi che ciò che loro di co no e fanno vi vere a chi viene in Ita lia
ades so, i loro nonni o ge ni to ri a volte lo hanno vis su to da parte loro ».

60  Sur le théâtre de nar ra tion : Si mone So ria ni (2009, 2014).

61  Le terme dé ri ve rait d’une dé for ma tion du mot « cinq » pro non cé par les
émi grés ita liens qui jouaient à la mourre en Suisse : http://www.ma rio per r
ot ta.com/det ta glio_spet ta co li.php?id=3.

62  Emi gran ti Ex press a été dif fu sé par Radio2 en 15 épi sodes d’en vi ron 30
mi nutes cha cun, du 18 dé cembre 2006 au 5 jan vier 2007. Le texte du pro‐ 
gramme a été ré éla bo ré pour le livre ho mo nyme, qui contient éga le ment
une note de l’au teur sur la ge nèse du pro jet (Per rot ta 2008). Voir aussi la
revue de presse sur sa page web : http://www.ma rio per rot ta.com/ras se gn
as tam pa.php?id_spet ta co lo_ric=7&Sub mit=Ri cer ca.

63  Mario Per rot ta évoque ré gu liè re ment, tant dans les en tre tiens que dans
ses spec tacles, ses voyages de Lecce, dans les Pouilles, à Milan, où il se ren‐ 
dait une fois par mois pour re joindre son père. Il par tait à bord de ce qu’on
ap pe lait le train des émi grés, car il n’était fré quen té que par ces Ita liens du
Sud qui par taient tra vailler dans le Nord de l’Ita lie ou de l’Eu rope.

64  « Di chia ra to in ten to di at tua liz za zione, per cui l’emi gra zione dei la vo ra‐ 
to ri ita lia ni as surge a fi gu ra dell’odier na emi gra zione ter zo mon dis ta
nell’opu len to oc ci dente ».

65  L’in tro duc tion sou ligne que tous les sté réo types né ga tifs concer nant les
im mi grés au jourd’hui ont tou ché les Ita liens (clan des tins, cri mi nels, ter ro‐ 
ristes, sales, etc.) (12). Au fil de son texte, Stel la cite sou vent de ma nière po‐

http://www.piazzarossetti.it/it-it/notizie/5156b88ad199709005006847/la-proiezione-di-pane-amaro-all-itis-di-vasto
http://www.marioperrotta.com/dettaglio_spettacoli.php?id=3
http://www.marioperrotta.com/rassegnastampa.php?id_spettacolo_ric=7&Submit=Ricerca
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lé mique des af fir ma tions de di ri geants de la Ligue du Nord (87, 93, 171, 173,
175, 205-206, etc.).

66  Le quin zième et der nier épi sode, « Nel sole », se ter mine de nos jours
par le re tour du personnage- narrateur dans les Pouilles, où il ob serve avec
re gret les at ti tudes ra cistes en vers les nou veaux ar ri vés dans cette terre
d’émi grés. L’ex pli ca tion est four nie par les mots du Tu ni sien Mo ha med  :
« Un es clave, dès qu’il aura eu la li ber té, es saye ra tou jours de rendre es clave
son sem blable ». / « Uno schia vo quan do avrà la li ber tà cer cherà sempre di
schia viz zare un altro suo si mile ».

67  Alors que le conte nu du texte pour rait cor res pondre aux dis cours qui, au
début du XX  siècle, cir cu laient aux États- Unis sur les Ita liens, la source de
ce texte ne semble pas avoir été vé ri fiée. Au sujet des contro verses concer‐ 
nant l’au then ti ci té de ce do cu ment  : Paolo At ti vis si mo, «  Ita lia ni pic co li,
puz zo len ti e ladri?  », Cicap, 8 août 2009, http://www.cicap.org/n/ar ti co‐ 
lo.php?id=273933 (cicap, Co mi ta to Ita lia no per il Control lo delle Af fer ma zio‐ 
ni sulle Pseu dos cienze, fon da to da Piero An ge la), mise à jour, « An ti bu fa la:
im mi gra ti ita lia ni d’epoca pic co li, scuri e puz zo len ti », blog Il di s in for ma ti co,
2013/10/23 : http://at ti vis si mo.blog spot.fr/2009/06/antibufala- immigrati-
italiani-depoca.html#c3138356741125671785 .

68  À titre d’exemple rap pe lons que ce texte fi gu rait en 2009 sur le site du
dé pu té du PD An drea Sa rub bi, qu’il a été in té gré dans une chan son de Si‐ 
mone Cris tic chi (« Ci ga rettes », in album Album di fa mi glia, 2013) et qu’il a
été in ter pré té par les ac teurs Moni Ova dia, Elio Ger ma no (lors du lan ce‐ 
ment de la cam pagne contre le di ri geant de la Ligue du Nord Mat teo Sal vi ni
#Mai Con Sal vi ni début 2015).

69  Ce récit a été pu blié dans le re cueil Il mare color del vino (La mer cou leur
de vin, 1973).

70  « Di en orme at tua li tà in quan to co glie, con in con sa pe vole lun gi mi ran za,
la condi zione del co sid det to clan des ti no am ma lia to dal mi rag gio e dis pos to
a im men si sa cri fi ci  », «  sug ge risce nuove forme em pa tiche di per ce zione
dell’im mi gra zione at tra ver so quelle dell’emi gra zione e, a suo modo, getta le
basi per un ri pen sa men to del rap por to tra "noi" e "loro" alla luce della so mi‐ 
glian za di certi per cor si di fuga ».

71  « Fare ri flet tere sui "viag gi della spe ran za" che i mi gran ti d'og gi com pio no
spe ran do e so gnan do una vita mi gliore » : http://www.sa vi gna nos cuole.it/
b/2/322- il-lungo-viaggio.html.

e
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72  Il lungo viag gio, court mé trage réa li sé par Ales san dro Bla set ti pour son
do cu men taire Sto rie dell’emi gra zione. Cette adap ta tion est aussi ana ly sée
par Te re sa Fiore (2006 : 96-97).

73  Il s’agit d’un épi sode de 1974 du ma ga zine té lé vi suel AZ, Bam bi ni clan des‐ 
ti ni. Une sé quence de ce même do cu ment est pré sen tée par l’émis sion Emi‐ 
gra zione 1945-1999.

74  Au sujet des ty po lo gies de mise en scène des té moins à la té lé vi sion : Ci‐ 
go gnet ti et Gas pa ri (2008 : 143-155).

75  « Rac con tare l’emo zione da den tro ».

76  Cette re cons ti tu tion di ri gée par Bla set ti pour son do cu men taire, a pour
titre Il ciar la ta no et s’ins pire d’un rap port du Père Pie tro Mal dot ti sur l’émi‐ 
gra tion de la fin du XIX  siècle.

77  « l’altra fac cia di una real tà nella quale la nos tra so cie tà si agita e si in ter‐ 
ro ga nel pre sente ».

78  « sulle vio lenze ai danni degli emi gra ti ita lia ni all’es te ro ».

79  « per cor si at tra ver so l’emi gra zione, dai nos tri nonni ai “nuovi Ita lia ni” ».
« Pie monte in fes ti val », 3 mars 2011 : http://www.ci ne ma to gra fo.it/news/p
iemonte- in-festival/.

80  La re dif fu sion en 2011 a tou ché seule ment 3,35 % de part d’au dience.
Tou te fois, ce ré sul tat s’ex plique sans doute par le fait que cette dif fu sion a
été re tar dée par la pro lon ga tion du pro gramme qui la pré cé dait, un long di‐ 
rect sur le vote de confiance au pré sident du conseil Mario Monti (La Scala
2015).

Français
La chaîne de té lé vi sion pu blique ita lienne Rai3 a pro duit et dif fu sé trois do‐ 
cu men taires sur l’émi gra tion des Ita liens - Emi gran ti (2001), Pane amaro
(2007) et Po len ta e ma ca ro ni (2010) - dans le cadre de son émis sion grand
pu blic La grande sto ria. Cet ar ticle met en lu mière les dif fé rents en jeux qui
ont contri bué à la construc tion de la mé moire pro po sée par ces pro duc‐ 
tions té lé vi suelles. Il exa mine no tam ment les dif fé rentes mo da li tés d’in ci‐ 
dence des nou veaux phé no mènes mi gra toires sur la ge nèse, la réa li sa tion, la
ré cep tion et les usages de ces ré écri tures au dio vi suelles de l’his toire.

English
As a part of the gen eral audi ence pro gram La grande storia, Italian pub lic
tele vi sion chan nel Rai3 pro duced and broad cas ted three doc u ment ar ies

e

http://www.cinematografo.it/news/piemonte-in-festival/
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about the his tory of Italian mi gra tion: Emig ranti (2001), Pane amaro (2007)
and Polenta e ma car oni (2010). This art icle bring into focus the dif fer ent is‐ 
sues that have con trib uted to the con struc tion of memory pro posed by
those TV pro duc tions. In par tic u lar, it looks at the means in which new mi‐ 
gra tions, in dif fer ent ways, have im pacted the gen esis, dir ec tion, re cep tion
and uses of those audio- visual rep res ent a tions of mi grant his tory.
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