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De puis la fin des an nées 1990 se dé ve loppe en France un dis cours
mé dia tique au tour de la for ma tion d’un ‘Nou veau ci né ma al le mand’  :
le nombre des films al le mands dif fu sés à l’étran ger a aug men té et la
ma jo ri té des thé ma tiques de ces films vi sibles traitent de l’his toire
dou lou reuse de l’Al le magne, 1 ce qui té moi gne rait d’un nou veau rap‐ 
port des Al le mands à leur passé.
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Ce pen dant, si ce dis cours est per cep tible au sein de la sphère spé cia‐ 
li sée des mé dias, est- il sai sis sable au sein des vi sions du monde des
spec ta teurs de ci né ma fran çais  ? Peut- on évo quer une nou velle
forme de rap port à l’Al le magne qui se met trait en place à tra vers la
ré cep tion spec ta to rielle d’un Nou veau ci né ma al le mand  ? Cette
contri bu tion vise ainsi à exa mi ner la place des pra tiques cultu relles
dans la for ma tion d’une image de l’Al le magne : en quoi peuvent- elles
consti tuer une ex pé rience vécue (Er leb nis) de la ger ma ni té, 2 une ren‐ 
contre si gni fiante avec l’Autre ?

2

Nous pré sen tons ici une par tie des ré sul tats de notre thèse de so cio‐ 
lo gie. L’im bri ca tion entre per cep tion fil mique et ap pré hen sion in di vi‐ 
duelle de l’Al le magne sera étu diée dans le contexte so cial spé ci fique
de la réuni fi ca tion.

3

1. In tro duc tion : Cadre théo rique
et em pi rique

1.1. Nou veau ci né ma al le mand et mé ‐
dium de masse

Nous nous in té res se rons aux dif fé rentes formes de ce Nou veau ci né‐ 
ma al le mand, de puis sa pro duc tion en Al le magne jusqu’à sa ré cep tion
en France.

4

Le Nou veau ci né ma al le mand est conçu non pas comme un fait ar tis‐ 
tique in trin sèque, mais comme un fait so cial glo bal, agis sant comme
mé dium entre ins tances col lec tives et in di vi duelles. Nous re pre nons
ici la dé fi ni tion de l’objet fil mique de Sieg fried Kra cauer : le médium- 
film est un « nœud de re la tions mul tiples » (2010 : XVIII), un pas seur
entre sphère de pro duc tion et sphère de ré cep tion. La no tion de mé‐ 
dium per met non seule ment d’in ter ro ger les liens entre films et spec‐ 
ta teurs, mais éga le ment entre so cié té et ci né ma, réa li té ma té rielle et
films, tech nique de re pro duc tion et per cep tion. 3

5

Pour Kra cauer, un objet ci né ma to gra phique n’ac quiert de por tée so‐ 
cio lo gique que s’il pro duit un im pact so cial, s’il se dé tache comme
phé no mène vi sible au sein du monde so cial. Il est alors sus cep tible
d’at teindre po ten tiel le ment la masse des spec ta teurs, conçue comme
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masse com pacte mais dif fé ren ciée. La no tion de médium- film se dé‐ 
cline en mé dium de masse (2010 : 243 et 330 / 2009 : 5) : le ca rac tère
mas sif du ci né ma fa vo rise sa cir cu la tion et son ef fec ti vi té vir tuelle au
sein des vi sions du monde in di vi duelles et col lec tives.

Le Nou veau ci né ma al le mand sera exa mi né, dans cette op tique de
mé dia li té de masse, au ni veau de ses trois sphères de ma té ria li sa tion :
pro duc tion, ex por ta tion et enfin ré cep tion in di vi duelle. Il s’agira no‐ 
tam ment de ques tion ner en quoi l’ex por ta tion s’or ga nise selon des
mo da li tés res tric tives fil trant la di ver si té et l’hé té ro gé néi té du pay‐ 
sage ci né ma to gra phique al le mand contem po rain.

7

1.2. Ter rains de re cherche

Notre tra vail de thèse s’ap puie sur la mise en place de deux ter rains
de re cherche com plé men taires : une en quête em pi rique ber li noise et
un ter rain pa ri sien au près des spec ta teurs fran çais.

8

Notre en quête ber li noise a été ef fec tuée au près des pro fes sion nels de
la branche ci né ma to gra phique – réa li sa teurs, pro duc teurs, dif fu seurs
– et au près des ac teurs des pou voirs pu blics in ter ve nant dans la sub‐ 
ven tion et la dif fu sion des films. 4 Il s’agis sait avant tout de dé ter mi‐ 
ner si ces ac teurs af fi chaient, de puis la réuni fi ca tion, une vo lon té af‐ 
fir mée de dif fu ser un ci né ma spé ci fi que ment al le mand sus cep tible
d’agir comme Kulturträger pri vi lé gié, vi trine de soi à l’étran ger.

9

Dans le cadre de notre étude au près des spec ta teurs, notre ob jec tif
était de dé ter mi ner si la ger ma ni té ci né ma to gra phique fai sait sens
pour le spec ta teur, si elle était sus cep tible d’orien ter ses choix de vi‐ 
sion nage et, par la suite, d’ac qué rir une si gni fi ca tion spé ci fique au
sein de ses vi sions du monde. L’étude de l’es pace réel de ré cep tion in‐ 
duit une ap proche de so cio lo gie com pré hen sive wé bé rienne (Weber
2003 : 28 – 55), 5 qui s’ins crit ici en par tie dans la li gnée de la so cio lo‐ 
gie de la ré cep tion et des pu blics. Cette so cio lo gie a ré cem ment dé‐ 
ve lop pé des ou tils em pi riques et théo riques pour mieux sai sir
concrè te ment l’im pact de la pra tique fil mique sur les vi sions du
monde in di vi duelles. Le pu blic n’est plus un simple consom ma teur, et
la fixa tion sur la ré cep tion per met d’uni ver sa li ser la so cio lo gie de la
culture en dé pas sant les dé bats au tour de la culture lé gi time et l’ana‐ 
lyse en termes de classes so ciales. La construc tion de l’échan tillon est
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plus libre car orien tée vers la fonc tion pra tique de l’ex pé rience es thé‐ 
tique. 6 La no tion de genre est par exemple sub di vi sée par Ethis en
« genre dont on parle » a prio ri et « genre que l’on per çoit / genre
perçu » a pos te rio ri (2006 : 162). Il s’agit de s’in ter ro ger sur la per ti‐ 
nence, pour les spec ta teurs, de la ger ma ni té comme genre.

1.3. Cadre d’ana lyse prin ci pal : les
études sur la culture de l’École de
Franc fort
Ce tra vail mo bi lise plus gé né ra le ment les ap ports des études sur la
culture de la pre mière gé né ra tion de l’École de Franc fort, 7 ré di gées
entre les an nées 1920 et 1960. Ces cher cheurs exa minent la fonc tion
heu ris tique de la culture à tra vers une in ter ro ga tion com mune  : la
culture en gé né ral, et le ci né ma en par ti cu lier, sont- ils ca pables, dans
le contexte mo derne d’une frag men ta tion des ex pé riences vé cues et
du désen chan te ment du monde, de fa vo ri ser un dé pas se ment des a
prio ri à tra vers une éman ci pa tion de la conscience in di vi duelle ?

11

Les théo ri ciens de l’École de Franc fort pro posent de nom breuses
pistes dif fé ren ciées pour ana ly ser le lien entre la culture de masse du
XX  siècle et les condi tions de pos si bi li té de l’ex pé rience es thé‐ 
tique. Les ap proches dites ‘pes si mistes’ de l’in dus trie cultu relle, dé ve‐ 
lop pées par Ador no et Hor khei mer, qui mettent l’ac cent sur les mé ca‐ 
nismes alié nants des formes mo dernes de la culture, peuvent être op‐ 
po sées aux ap proches plus ‘op ti mistes’, celles de Kra cauer, qui main‐ 
tiennent le po ten tiel éman ci pa teur de cette culture.

12

ème

Ainsi, pour Ador no et Hor khei mer (1983 : 129-176), l’ex pé rience ar tis‐ 
tique est pa ra ly sée, l’in dus trie cultu relle ayant rem pla cé l’in no va tion
et la cri tique par la ré pé ti tion sans fin des mêmes sché mas. Les
formes fil miques, les modes de re pré sen ta tion conduisent à une réi fi‐ 
ca tion to tale de la créa tion ar tis tique, qui n’est plus qu’une ins tance
fé ti chi sée de re pro duc tion de cli chés. L’al té ri té dis pa raît au sein de
cette re pro duc tion des pro to types. Si l’on ap plique cette ana lyse au
Nou veau ci né ma al le mand, sa pos si bi li té de faire sens en tant que ci‐ 
né ma à la fois ‘nou veau’ et ‘al le mand’ dis pa raît, tant du point de vue
de sa pro duc tion que de sa ré cep tion.
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Pour Kra cauer en re vanche, le ci né ma dé ploie une éthique al ter na tive
de la vi si bi li té (Des poix 2011 : 13), parce qu’il ma té ria lise l’aléa toire, le
contin gent, l’abs trait. Kra cauer évoque des af fi ni tés par ti cu lières du
ci né ma avec la re pré sen ta tion du mou ve ment, de l’Autre et de l’hor‐ 
reur. En ce sens, il consti tue un mé dium pri vi lé gié pour concré ti ser
des concepts théo riques, et par ti cu liè re ment celui de ‘na tio na li té’ et
de ‘peuple’. L’Al le magne peut ainsi, par le biais du ci né ma, se ma té ria‐ 
li ser par ces mé ca nismes pu re ment ci né ma to gra phiques, tout en de‐ 
meu rant liée à un uni ver sel gé né ra li sé. Kra cauer (2008 : 61-67) ré ha‐ 
bi lite l’ap port heu ris tique de la no tion de dis trac tion (Zers treuung) : la
dis trac tion fa vo ri se rait la dia lec tique aper cep tive et per met trait une
ré cep tion ou verte et flexible de l’objet fil mique. Kra cauer (2009  :
8) ex pose éga le ment la ca pa ci té du ci né ma à dé voi ler les ten dances
so cié tales sou ter raines : la ré pé ti tion des mo tifs ci né ma to gra phiques
per met trait de dé mas quer les ob ses sions psy cho lo giques col lec tives,
le Zeit geist d’une époque. 8 Le ci né ma n’est pas un pro duit dé ter mi né
et dé ter mi niste de sa so cié té de pro duc tion, mais une éma na tion
libre de celle- ci. En ce sens il de vient un outil d’ana lyse de la so cié té
et ac quiert une di men sion so cio lo gique ex pli cite.

14

2. Sphère de pro duc tion : le ci né ‐
ma al le mand entre re nou veau in ‐
dus triel et cultu rel
Au ni veau de sa sphère de pro duc tion, le Nou veau ci né ma al le mand
est ici pré sen té comme une émer gence cultu relle issue de la réuni fi‐ 
ca tion al le mande. Il s’agit non pas de faire cor res pondre ar bi trai re‐ 
ment cette di vi sion du temps his to rique à la di vi sion de l’his toire
cultu relle al le mande, mais de s’in ter ro ger sur les im pli ca tions de cet
évè ne ment.

15

La réuni fi ca tion, en tant que rup ture his to rique, consti tue le point de
dé part d’un re nou vel le ment de la pro duc tion al le mande à trois ni‐ 
veaux  : au ni veau des in fra struc tures de pro duc tion, au ni veau des
formes et des trai te ments ci né ma to gra phiques et enfin au ni veau des
mo tifs fil miques. Si elle ne dé ter mine pas di rec te ment ces évo lu tions,
elle les ca ta lyse et les ac com pagne  : le lien entre chute du mur et
Nou veau ci né ma al le mand s’ap pa rente da van tage à un lien d’af fi ni tés
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élec tives – au sens wé bé rien du terme – 9 qu’à un lien di rect de cause
à effet.

En 1990, la chute du mur est en effet pré sen tée par les dif fé rents ac‐ 
teurs de la branche ci né ma to gra phique comme une op por tu ni té pour
sor tir de la crise pro duc tive tra ver sée par l’Al le magne de puis le début
des an nées 1980, comme l’oc ca sion de fa vo ri ser un élar gis se ment de
l’es pace des pos sibles 10 pour la pro fes sion.

17

Le ci né ma al le mand tra verse alors une crise à la fois pro duc tive et
sym bo lique qui tend à re mettre en cause son ca rac tère de mé dium de
masse : le pu blic in ter na tio nal, mais éga le ment le pu blic al le mand, ne
re con naît plus ce ci né ma comme en ti té cultu relle. Les pro fes sion nels
de la sphère pro duc tive évoquent, à la chute du mur, un be soin pro‐ 
duc tif à com bler, d’une part pour re lan cer l’in dus trie du ci né ma en
Al le magne, d’autre part afin de sus ci ter un ‘désir’ de ci né ma al le mand
au près des spec ta teurs. En outre, les dé bats du début des an nées
1990 sou lignent l’im por tance de la re con nais sance in ter na tio nale
d’une ci né ma to gra phie : un ci né ma spé ci fi que ment al le mand n’exis te‐ 
rait qu’à par tir du mo ment où il se rait vi sible en tant que tel en de‐ 
hors des fron tières du monde ger ma nique. Le ca rac tère of fi ciel le‐ 
ment re pré sen ta tif du ci né ma al le mand est à la fois en do gène et exo‐ 
gène, en par tie pro duit par des mé ca nismes de re con nais sance in ter‐ 
na tio nale a pos te rio ri.

18

La réuni fi ca tion po li tique s’ac com pagne ainsi de ce que l’on pour rait
nom mer une ‘réuni fi ca tion ci né ma to gra phique’. Le sys tème de pro‐ 
duc tion éta tique de la DEFA, la so cié té qui contrô lait la pro duc tion ci‐ 
né ma to gra phique en Al le magne de l’Est, est dis sous 11 et les stu dios
de Ba bels berg, qui ac cueillaient le tour nage de la plu part des pro duc‐ 
tions est- allemandes, sont pri va ti sés, ra che tés en 1993 et ré in ves tis
pour re de ve nir le ‘Hol ly wood al le mand’ 12 qu’ils sym bo li saient avant la
Se conde Guerre mon diale. De puis 2008, l’UFA, so cié té de pro duc tion
my thique de cette pé riode, a re créé une branche ci né ma  qui fonc‐ 
tionne en étroite co opé ra tion avec les stu dios de Ba bels berg et qui
bé né fi cie du « pres tige his to rique » de la « marque » UFA, char gée de
pro duire un ci né ma com mer cial à gros bud get. 13 La ré fé rence au
pres tige ci né ma to gra phique du pre mier âge d’or al le mand est pré‐ 
sen tée avant tout comme une op por tu ni té mar ke ting des ti née à sus‐ 
ci ter une re con nais sance in ter na tio nale ac crue de la pro duc tion.
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Ce re dé ploie ment in dus triel et éco no mique s’ac com pagne éga le ment
d’un re nou vel le ment des ou tils de sou tien éta tique à la pro duc tion : le
‘mo dèle’ fran çais de l’ex cep tion cultu relle – très sou vent mis en avant
par nos en quê tés ber li nois, qui tendent presque à le my thi fier – se
dé cline en Al le magne sous le mode de la di ver si té cultu relle. 14 Le
sou tien au re dé ploie ment quan ti ta tif est pré sen té comme une sub‐ 
ven tion à la fois éco no mique et cultu relle  : l’État al le mand doit pro‐ 
mou voir le plus de pro duc tions fil miques pos sibles au nom de la di‐ 
ver si té cultu relle et don ner les moyens aux réa li sa teurs de tra vailler
en Al le magne. Les po li tiques ci né ma to gra phiques al le mandes pro‐ 
posent alors un dé pas se ment de la di cho to mie clas sique op po sant
une concep tion de l’objet ci né ma to gra phique comme bien cultu rel
d’une part, bien éco no mique d’autre part. Ainsi les aides éta tiques à la
pro duc tion sont- elles aug men tées.

20

En outre, la réuni fi ca tion po li tique ap pelle une cen tra li sa tion ac cen‐ 
tuée. Celle- ci se tra duit no tam ment par la créa tion, en 1998, d’un
poste de dé lé gué du gou ver ne ment fé dé ral pour la culture et les mé‐ 
dias, le BKM (Beauf trag ter der Bun des re gie rung für Kul tur und Me‐ 
dien), qui cor res pond au mi nis tère de la culture fran çais. Mais la
culture étant une pré ro ga tive des Länder al le mands selon la tra di tion
fé dé rale, son rôle est plus res treint qu’en France et s’ap pa rente à celui
d’un se cré ta riat d’État. Le BKM a ce pen dant été créé dans une op‐
tique de cen tra li sa tion ren for cée de la po li tique cultu relle. Il agit dé‐ 
sor mais de concert avec la FFA et at tri bue des aides fé dé rales gé né ra‐ 
li sées à la pro duc tion du ci né ma en Al le magne. Le BKM et le FFA ont
ini tié en 2007 la créa tion du DFFF (Deut scher FilmFörderFonds, Fonds
Fé dé ral Al le mand pour le Ci né ma), une aide fi nan cière au to ma tique et
di recte. L’ob jec tif du DFFF, dès sa créa tion, a été pré sen té comme
double : fa ci li ter la pro duc tion du ci né ma na tio nal al le mand et dé ve‐ 
lop per l’Al le magne en tant que site de pro duc tion ci né ma to gra phique
– no tam ment par des me sures in ci ta tives fi nan cières des ti nées à at ti‐ 
rer des co pro duc tions in ter na tio nales de pres tige. 15

21

Ce re nou vel le ment des in fra struc tures de pro duc tion s’ac com pagne
d’une di ver si fi ca tion des formes pro duc tives. L’op po si tion bi naire
entre ci né ma d’au teur et ci né ma com mer cial – qui cor res pond à une
dé cli nai son de l’op po si tion des deux concep tions clas siques de l’art,
confron tant l’art- créatif hé gé lien et l’art- imitation pla to ni cien – s’en‐ 
ri chit, de puis la réuni fi ca tion, de ce que nous pou vons ana ly ser
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comme une troi sième frange pro duc tive al ter na tive : le ci né ma com‐ 
mer cial ‘de qua li té’. Cette frange pro duc tive vient in ner ver l’es pace
des pos sibles ci né ma to gra phique. L’in té rêt cog ni tif de ces « di ver tis‐ 
se ments de qua li té » était déjà sou li gné par Kra cauer, mais aussi par
Ador no et Hor khei mer comme pal lia tif aux lo giques to ta li taires et ho‐ 
mo gé néi santes de l’in dus trie cultu relle. 16 En outre, ces di ver tis se‐ 
ments de qua li té consti tuent le vi vier prin ci pal des films dif fu sables à
l’étran ger  : le filtre de l’ex por ta tion tend en effet à pri vi lé gier cette
forme mé diane.

Dans les an nées 1990, des so cié tés de pro duc tion s’en ga geant pour
un ci né ma com mer cial re po sant sur des lo giques du ci né ma d’au teur
voient ainsi le jour et re ven diquent un sta tut mixte afin de sor tir de la
crise pro duc tive. 17 Cette émer gence d’une troi sième frange pro duc‐ 
tive s’ac com pagne de l’ap pa ri tion d’un nou veau ci né ma d’au teur, re‐ 
grou pé sous l’ex pres sion d’École de Ber lin 18, et d’un main tien de suc‐ 
cès com mer ciaux plus clas siques.

23

Ces évo lu tions pro duc tives se doublent d’un re nou vel le ment des mo‐ 
tifs fil miques. Nos en quê tés ber li nois nuancent ce pen dant ce lien de
cause à effet, qui ap pa raît de nou veau da van tage comme un lien d’af‐ 
fi ni tés élec tives.

24

Si l’on dé ve loppe une ana lyse en termes d’idéaux- types wé bé riens,
c'est- à-dire si l’on ac cen tue cer tains traits de cette pro duc tion fil‐ 
mique pour en dé ga ger des ca té go ries opé ra tion nelles so cio lo gi que‐ 
ment, trois grands types de mo tifs fil miques émergent. Les thé ma‐ 
tiques his to riques tout d’abord, elles- mêmes sub di vi sées en trois ca‐ 
té go ries : les thé ma tiques liées au passé nazi, à la RDA, et aux mou ve‐ 
ments ter ro ristes d’extrême- gauche des an nées 1970. Les mo tifs in‐ 
ter cul tu rels en suite, avec le dé ve lop pe ment d’un ci né ma que cer tains
cri tiques nomment le ‘ci né ma de l’im mi gra tion’  : la pré sence d’Al le‐ 
mands ‘venus d’ailleurs’ se rait enfin dé ce lable sur les écrans de ci né‐ 
ma al le mands. Les films de Fatih Akin no tam ment donnent à voir une
Al le magne mul ti cul tu relle, tra ver sée par des per son nages cos mo po‐ 
lites. Enfin, la vie quo ti dienne et les su jets contem po rains sont éga le‐ 
ment trai tés. Plu sieurs su jets sont alors mis en avant : la quête d’iden‐ 
ti té, la vie de couple et le pas sage à l’âge adulte. Ces mo tifs sont
trans ver saux à la sphère pro duc tive, même si leur trai te ment dif fère
en fonc tion des formes fil miques pré cé dem ment évo quées.

25
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Cette ques tion des mo tifs fil miques ‘vi sibles’ car ré pé ti tifs in ter roge la
ques tion de l’image po ten tielle que ces films peuvent ren voyer de l’Al‐ 
le magne et la pos si bi li té pour le spec ta teur d’iden ti fier le ci né ma al le‐ 
mand par le biais de ces mo tifs. Kra cauer (2009  : 8) in dique qu’un
motif fil mique ne de vient phé no mène so cio lo gique si gni fi ca tif que s’il
émerge comme motif ré pé ti tif et, en ce sens, vi sible au sein de l’es‐ 
pace pu blic.

26

3. Sphère d’ex por ta tion : le Nou ‐
veau ci né ma al le mand entre di ‐
ver si fi ca tion et exo tisme
De puis le début des an nées 1990, la pro mo tion du ci né ma al le mand,
no tam ment à l’étran ger, se dote d’une nou velle stra té gie de com mu‐ 
ni ca tion. Le rôle des ins tances d’ex por ta tion évo lue pro gres si ve ment,
de dif fu seurs à en tre pre neurs d’un ci né ma à la fois spé ci fi que ment al‐ 
le mand et in ter na tio na li sé.

27

Dans les an nées 1990, le BKM ini tie, conjoin te ment avec les deux ins‐ 
tances of fi ciel le ment re pré sen ta tives du ci né ma al le mand à l’étran ger,
l’Ins ti tut Goethe et l’Union ex por ta trice du ci né ma al le mand (Ex port
Union des deut schen Films), une re fonte à la fois des ob jec tifs et des
ou tils de ces formes de re pré sen ta tion. L’enjeu af fi ché est double  :
d’une part fa vo ri ser une meilleure co opé ra tion entre ces deux ins‐ 
tances, d’autre part dé cloi son ner leurs pré ro ga tives ini tiales – va lo ri‐ 
sa tion cultu relle pour l’Ins ti tut Goethe, pro mo tion éco no mique pour
l’Union ex por ta trice – afin de mettre en œuvre une po li tique de vi si‐ 
bi li té du ci né ma al le mand pre nant en compte le ca rac tère in trin sè‐ 
que ment am bi gu de l’objet fil mique, à la fois bien cultu rel et bien éco‐ 
no mique (Mosig 2005 : 129).

28

Le ca rac tère évè ne men tiel et éphé mère des modes ci né ma to gra‐
phiques doit être dé pas sé par une ac tion conti nue et plus ‘ef fi cace’.
L’Ex port Union des deut schen Films est ainsi re nom mé en 2004 pour
adop ter une ap pel la tion en langue an glaise plus re pé rable  : Ger man
Films. 19 L’Ins ti tut Goethe, am bas sa deur cultu rel of fi ciel de l’Al le‐ 
magne à l’étran ger, est en cou ra gé à dé ve lop per son rôle d’en tre pre‐ 
neur de la culture al le mande. C. Weiss, mi nistre de la culture de 2002
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à 2005, dé fi nit en 2004 l’ob jec tif re nou ve lé de l’Ins ti tut : faire en sorte
que le ci né ma al le mand soit «  por teur de sym pa thie pour l’Al le‐ 
magne », en me nant no tam ment un tra vail de « spec ta cu la ri sa tion »
du ci né ma al le mand par l’or ga ni sa tion de fes ti vals et d’avant- 
premières. 20 L’or ga ni sa tion de se maines du ci né ma al le mand de puis
1996, re bap ti sées ‘fes ti vals de ci né ma al le mand’, mise en œuvre
conjoin te ment par l’Ins ti tut Goethe et Ger man Films, est par exemple
de plus en plus sys té ma ti sée.

Par ailleurs, le ci né ma al le mand est da van tage re con nu au sein des
grands fes ti vals in ter na tio naux. Nos en quê tés ber li nois sou lignent
l’im por tance ef fec tive des ré com penses ci né ma to gra phiques, qui
confir me raient la bonne santé du ci né ma al le mand et son ac cep ta tion
par la scène in ter na tio nale. Parmi celles- ci, les Os cars suc ces sifs
rem por tés par des films al le mands 21 sont très sou vent cités comme
une forme de re con nais sance ul time qui vien drait par ache ver et ac‐ 
cré di ter le po ten tiel pu blic in ter na tio nal du Nou veau ci né ma al le‐ 
mand. En outre, sous l’im pul sion de son nou veau di rec teur Die ter
Koss lick, la Ber li nale se mé ta mor phose de puis le début des an nées
2000 en ‘vi trine’ du ci né ma al le mand à l’étran ger. L’at tri bu tion de
l’Ours d’Or à Fatih Akin pour Head on en 2004 a no tam ment mar qué
une ré ap pa ri tion du ci né ma al le mand dans les fes ti vals in ter na tio‐
naux.

30

Ger man Films se voit par ailleurs at tri buer une nou velle fonc tion de
‘pres ta taire de ser vices’ (Mosig 2005  : 67). Cette évo lu tion se tra duit
par la mise en place de nou veaux ou tils en ma tière de mar ke ting  :
mon tage de bandes an nonces des ti nées aux fes ti vals et aux salles de
ci né ma, ba sées sur les suc cès ré cents du ci né ma al le mand et uti li sant
les images connues de ces dif fé rents films (Lola rennt, Good bye
Lenin!, La bande à Baa der), dé ve lop pe ment du site in ter net en an glais,
co opé ra tion ren for cée avec les fes ti vals in ter na tio naux.   Ger man
Films s’est éga le ment doté d’un ap pa reil sta tis tique, qui doit venir ap‐ 
puyer la mise en œuvre d’ana lyses de mar ché au tour de la pré sence
du ci né ma al le mand à l’étran ger.

31

En France, Ger man Films in siste sur la re con nais sance cri tique – et,
de plus en plus, pu blique – de l’École de Ber lin 22 et sur l’in té rêt de
dé ve lop per une stra té gie de mise en va leur du Nou veau ci né ma al le‐ 
mand en termes de ci né ma d’art et d’essai certes exi geant, mais de
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plus en plus ac ces sible. Un film al le mand, pour avoir du suc cès en
France, ne de vrait pa ra doxa le ment pas être pré sen té comme un film
com mer cial et grand pu blic, mais comme une ra re té, une cu rio si té,
un «  bon plan confi den tiel  » (Ge heim tipp, Behr mann 2005  : 98)  de
qua li té.

Cette mise en scène stra té gique de la dif fé rence – qui ré pond, tout
en l’ins tru men ta li sant, au be soin an thro po lo gique des spec ta teurs
d’af fir mer leur in di vi dua tion par le biais de leur pra tique cultu relle –
se tra duit no tam ment, de puis le début des an nées 2000, par une va‐ 
lo ri sa tion crois sante de la na tio na li té al le mande des films lors de leur
pré sen ta tion au sein de la sphère pu blique. Cette stra té gie mise en
évi dence par Ger man Films semble aussi adop tée par les dis tri bu‐ 
teurs fran çais lors de leur choix d’af fi chage et de mise en scène de
l’objet fil mique. La ré fé rence à l’Al le magne, si elle n’est ni sys té ma‐ 
tique, ni ex clu sive, ap pa raît tou te fois comme un cri tère de sin gu la ri té
au ser vice de la stra té gie du Ge heim tipp. 23 La cir cu la tion du Nou veau
ci né ma al le mand et sa ré cep tion par le spec ta teur en France sont
par tiel le ment condi tion nées par ce mé ca nisme de pu bli ci sa tion, qui
contri bue à re créer une unité sé rielle au tour de frag ments fil miques
ori gi nel le ment in di vi dués. 24 La vi si bi li té crois sante de l’Al le magne
comme pays de pro duc tion in dique ainsi que la ger ma ni té n’est plus
consi dé rée par les dis tri bu teurs comme un obs tacle à la ré cep tion
des films al le mands par le pu blic fran çais.

33

La pu bli ci sa tion du ci né ma al le mand contem po rain de puis le début
des an nées 2000 s’ins crit en par tie dans la li gnée des ana lyses de l’in‐ 
dus trie cultu relle. Il s’agit de mettre en scène la sin gu la ri té d’un objet
cultu rel afin de pro vo quer fac ti ce ment un phé no mène de bouche- à-
oreille confi den tiel, dont l’ap pa rente spon ta néi té est en réa li té
construite en amont par un mé ca nisme hé té ro nome ins tru men ta li‐ 
sant la quête d’au to no mie in di vi duelle.

34

Ce pen dant, si une par tie de la pro duc tion du Nou veau ci né ma al le‐ 
mand peut éta blir une connexion avec le pu blic fran çais, c’est éga le‐ 
ment parce qu’elle sus cite un in té rêt et une cu rio si té en France. Les
évo lu tions des in fra struc tures et des mé thodes de mise en scène du
ci né ma al le mand ne dé clenchent pas di rec te ment le suc cès, mais
l’ac com pagnent : en ce sens, ils agissent comme un « ap pa reil am pli fi‐ 
ca teur » (Sor lin 1977 : 275) au ser vice de la va lo ri sa tion d’un ma té riau
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cultu rel en cours de for ma tion. L’amé lio ra tion de la vi si bi li té du Nou‐ 
veau ci né ma al le mand en France dé coule donc à la fois d’im pul sions
al le mandes et d’un contexte plus fa vo rable à la dif fu sion du ci né ma
al le mand en France.

De puis le début des an nées 2000, trois films al le mands ont at teint la
barre du mil lion d’en trées, ce qui n’était pas ad ve nu de puis le suc cès
des Ailes du désir de Wim Wen ders en 1987  : Good bye Lenin  !, La
chute et La vie des autres. 25 Par ailleurs, le nombre de films al le mands
dif fu sé dans les salles est passé d’une moyenne de 2 à 5 dans les an‐ 
nées 1990 à une moyenne de 10 à 15 à la fin des an nées 2000, pour at‐ 
teindre 17 films en 2013.

36

Cette aug men ta tion se tra duit sur tout par une di ver si fi ca tion des
formes et des mo tifs re pré sen tés  : à côté des suc cès plus com mer‐ 
ciaux, l’École de Ber lin est re con nue par la presse et les mé dias sous
l’ap pel la tion de ‘nou velle vague al le mande’, dans un souci d’iden ti fi ca‐ 
tion à la Nou velle vague fran çaise. L’École de Ber lin, qui était déjà en
par tie une construc tion de la cri tique jour na lis tique, se mé ta mor‐ 
phose, lors de son pas sage au sein de l’es pace pu blic fran çais, en une
ins tance re pré sen ta tive plus vaste  : son ré fé rent sé man tique n’est
plus Ber lin, mais l’Al le magne dans son in té gra li té. L’ap pel la tion de
‘nou velle vague al le mande’ per met de plus d’as si mi ler à ce mou ve‐ 
ment les suc cès al le mands plus com mer ciaux – comme La vie des
autres, ou en core les films de Fatih Akin – et, une fois en core, de re‐ 
don ner au Nou veau ci né ma al le mand une forme sé rielle et tan gible à
par tir d’élé ments dis pa rates. Par ce mé ca nisme ty pique des lo giques
d’in dus trie cultu relle, le ci né ma al le mand tend à être pré sen té ex clu‐ 
si ve ment comme un ci né ma d’au teur, ren for çant les mé ca nismes pu‐ 
bli ci taires évo qués ci- dessus.

37

Le filtre de l’ex por ta tion, s’il s’est élar gi, conti nue pa ra doxa le ment à
ex clure la cir cu la tion en France des plus grands suc cès pu blics al le‐ 
mands. Alors que les grands suc cès pu blics fran çais ren contrent en
Al le magne un large pu blic – ci tons no tam ment In tou chables ou Bien‐ 
ve nue chez les Ch’tis –, les suc cès al le mands ne passent même pas la
fron tière fran çaise. 26 Ces suc cès de meurent ainsi un angle mort de
l’ex por ta tion et de la ré cep tion du ci né ma d’Outre- Rhin. Les dis tri bu‐ 
teurs fran çais, mais aussi les pro fes sion nels de la branche ci né ma to‐ 
gra phique al le mande in ter ro gés à Ber lin, pré sentent cet angle mort
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comme un «  al lant de soi  » uni ver sel le ment par ta gé  : il semble
«  évident  » que l’hu mour al le mand soit trop al le mand pour pou voir
s’ex por ter. Ce blo cage des co mé dies al le mandes à l’ex por ta tion ap pa‐ 
raît, une fois en core, comme ré sul tant d’un mé ca nisme ré tro ac tif de
pro phé tie au to réa li sa trice. 27 Les dif fu seurs al le mands et fran çais
s’ac cordent ta ci te ment pour an non cer l’échec a prio ri des co mé dies
al le mandes en France : ces co mé dies, de facto, ne passent pas la fron‐ 
tière et, pour les spec ta teurs fran çais, la ca té go rie même de ‘co mé die
al le mande’ de vient un non- sens.

La ‘ger ma ni té’ de l’hu mour al le mand consti tue rait en ce sens un obs‐
tacle à sa ré cep tion en France, alors même que la ger ma ni té des mo‐ 
tifs his to riques – pré sen tés par les pro fes sion nels al le mands in ter ro‐ 
gés à Ber lin éga le ment comme « na tu rel le ment » al le mands – se rait, a
contra rio, le gage de son suc cès à l’étran ger. La no tion de vrai sem‐ 
blance ci né ma to gra phique dé ve lop pée par Metz (1975 : 233) consti tue
ici une no tion liante entre sphère de pro duc tion, d’ex por ta tion et de
ré cep tion : 28 un film al le mand his to rique se rait plus vrai sem blable à
la fois pour les ex por ta teurs et pour les spec ta teurs, et cet effet de
croyance au se cond degré condi tionne ef fec ti ve ment le pas sage du
ci né ma al le mand en France en consti tuant les ou tils de sa propre vé‐ 
ri fi ca tion. A titre d’exemple, Mar ga rethe von Trot ta, à l’oc ca sion de la
sor tie de son film Han nah Arendt en France, dé cla rait lors d’une table
ronde que c’était son dis tri bu teur hexa go nal qui avait in sis té pour re‐ 
pré sen ter, sur l’af fiche du film pour le mar ché fran çais, la phi lo sophe
de vant la re pré sen ta tion d’une énorme croix gam mée. Elle ajou tait ne
pas avoir été d’ac cord avec cette re pré sen ta tion, qui ré dui sait son
film à une confron ta tion avec le na zisme, alors que selon elle la thé‐ 
ma tique prin ci pale de Han nah Arendt était la re pré sen ta tion d’une
pen sée phi lo so phique en ac tion. Le dis tri bu teur fran çais lui au rait ré‐ 
tor qué qu’il fal lait que l’af fiche évoque le na zisme pour que le film in‐ 
ter pelle les spec ta teurs fran çais, puis qu’« en France, les seuls films al‐ 
le mands qui ont du suc cès sont les films sur le na zisme ou sur la
RDA. » 29

39

Le Nou veau ci né ma al le mand en France, sous l’in fluence des mé ca‐ 
nismes de l’in dus trie cultu relle et des ef fets de croyance in di vi duels
et col lec tifs au tour de la ger ma ni té des ob jets fil miques, ac quiert
donc pro gres si ve ment une dé fi ni tion plus res treinte : celle d’un ci né‐ 
ma d’au teur his to rique. Cette re dé fi ni tion du ci né ma al le mand par le
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filtre de l’ex por ta tion condi tionne par la suite les mo da li tés de sa ré‐ 
cep tion par les spec ta teurs fran çais.

Nous al lons dé sor mais ana ly ser plus pré ci sé ment la ren contre entre
les ob jets fil miques du Nou veau ci né ma al le mand et les spec ta teurs
fran çais, afin de dé ter mi ner en quoi elle peut condi tion ner une ex pé‐ 
rience de la ger ma ni té comme Autre si gni fi ca tif.

41

4. Sphère de ré cep tion : le ci né ma
d’Outre- Rhin entre re pro duc tion
et dé pas se ment des sté réo types
La pra tique fil mique os cille en effet sans cesse entre in di vi dua tion et
confor misme, au to no mie et hé té ro no mie. Les mul tiples pa ra doxes de
cette pra tique dite de temps ‘libre’ in fluencent la per cep tion de la
per ti nence du cri tère de na tio na li té fil mique en gé né ral, et de la ger‐ 
ma ni té fil mique en par ti cu lier, au sein des autres cri tères de sé lec‐ 
tion.

42

Le spec ta teur est en effet in fluen cé, lors de ces choix, par ce que Sor‐ 
lin nomme la « ru meur ci né ma to gra phique » (1977 : 102). Pour se re‐ 
pé rer au sein du ‘brou ha ha d’images’, il adopte une at ti tude de choix
certes in di vi duel, mais guidé par des lo giques hé té ro nomes : conseils
de proches, confiance en cer taines cri tiques jour na lis tiques, fi dé li té à
un genre ou à un ci néaste, in té rêt pour les films- évènements no tam‐ 
ment. Cette ra tio na li sa tion de la pra tique, qu’Ethis pré sente comme
la construc tion pro gres sive d’une « car rière de spec ta teur » (2006  :
49) – ac cen tuant le bous cu le ment des fron tières entre le monde du
tra vail et le monde du temps libre – est ce pen dant sub jec ti ve ment
vécue selon un mode au to nome et in di vi dua li sé. Les spec ta teurs
mettent sou vent en avant la spon ta néi té et l’ou ver ture de leurs pra‐ 
tiques. Celles- ci sont certes gui dées, orien tées par de nom breux cri‐ 
tères hé té ro nomes, mais la mul ti pli ci té même de ces cri tères et leur
élas ti ci té rend les choix ci né ma to gra phiques à la fois ré pé ti tifs et in‐ 
no vants, fixés et ou verts.

43

L’émer gence du Nou veau ci né ma al le mand au sein des dis cours jour‐ 
na lis tiques ap pa raît ainsi comme une des condi tions de pos si bi li té de
son ap pré hen sion a prio ri par les spec ta teurs, même si elle ne la dé ‐
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ter mine pas di rec te ment. La mise en œuvre de la confi den tia li té du
ci né ma al le mand contem po rain fa vo rise un ‘bouche à oreille’ po si tif
au tour de la qua li té et de la sin gu la ri té de ces ob jets fil miques, aux‐ 
quels les spec ta teurs avides de se dis tin guer peuvent s’iden ti fier.

Les pra tiques ci né ma to gra phiques s’ins crivent ici dans l’ana lyse dé ve‐ 
lop pée par Sim mel au tour de la mode (2013 : 22) : le Nou veau ci né ma
al le mand ap pa raît en core pré ci sé ment comme une mode, dans le
sens où sa ré cep tion s’élar git mais n’est pas en core per çue par le plus
grand nombre comme une évi dence. Morin met en avant ce pa ra doxe
qui ca rac té rise les modes ci né ma to gra phiques  : les spec ta teurs
veulent être sur pris, in ter pel lés par quelque chose de nou veau, mais
dans le même temps ils exigent des re pères et des cri tères (2008  :
152). La re nom mée du Nou veau ci né ma al le mand, en ce sens, semble
en core friable  : les noms des ac teurs, des réa li sa teurs par exemple
sont en core très peu connus, et ce no tam ment parce que les réa li sa‐ 
teurs ayant ob te nu un large suc cès pu blic n’ont, pour l’ins tant, pas
en té ri né leur ré pu ta tion ré cente par de nou veaux suc cès 30.

45

En outre, l’iso le ment de la va riable de la na tio na li té fil mique au sein
de notre guide d’en tre tien ré vèle que cette der nière est un cri tère qui
in ter vient ra re ment di rec te ment, telle quelle, dans la pra tique fil‐ 
mique. Son degré de si gni fi ca ti vi té s’ac croit en fonc tion d’échelles
d’ana lyse : alors qu’il est dif fi cile de dif fé ren cier les ci né ma to gra phies
des pays eu ro péens, il se rait au contraire plus aisé de dé tec ter un
écart entre les ci né ma to gra phies conti nen tales, par exemple entre les
ci né ma to gra phies eu ro péenne et asia tique, qui ne met traient pas en
scène la même « sen si bi li té » ni la même « men ta li té ». Ainsi les dis‐ 
cours au tour des pra tiques ci né ma to gra phiques permettent- ils de
sai sir la per cep tion gé né rale du hic et nunc (Morin 2008  : 74), du
proche et du loin tain et, in fine, re dé fi nissent la no tion même de ci‐ 
né ma ‘étran ger’. Cer tains de nos en quê tés in diquent que le ci né ma
anglo- saxon se rait tel le ment fa mi lier qu’il ne se rait en réa li té pas
« étran ger »: le ci né ma « réel le ment » étran ger se rait un ci né ma rare,
mi no ri taire, dont la na tio na li té de vient pro blé ma tique car elle ques‐ 
tionne l’in con nu.

46

Alors que la na tio na li té d’un film ira nien fait sens parce qu’elle ren voie
à une al té ri té per çue comme telle, la na tio na li té d’un film al le mand,
quant à elle, semble ac ces soire. L’ap port que le film peut sus ci ter au
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ni veau de la per cep tion de l’Al le magne est se con daire. La ger ma ni té
fil mique re pré sen te rait un exo tisme trop dis cret pour in ter ve nir di‐ 
rec te ment dans la pra tique fil mique. L’Al le magne, dans ce contexte,
re pré sente da van tage un Alter ego qu’une al té ri té réel le ment an ti thé‐ 
tique. Le ci né ma al le mand est proche du ci né ma fran çais car, in fine,
les Al le mands au raient une « sen si bi li té » proche de celle des Fran‐ 
çais. La no tion ‘d’étran ger’ ac quiert ici un double sens : les Al le mands
sont des étran gers pré ci sé ment parce qu’ils font par tie de notre
monde, de notre uni vers, qu’ils sont « là de toute façon ». 31

Les spec ta teurs re con naissent ainsi l’exis tence d’un Nou veau ci né ma
al le mand mais ont ce pen dant des dif fi cul tés à at tri buer un conte nu
po si tif à cette forme ci né ma to gra phique. Ils dé fi nissent celle- ci prin‐ 
ci pa le ment ex- negativo, par com pa rai son avec d’autres formes ci né‐ 
ma to gra phiques  : les âges d’or an té rieurs du ci né ma al le mand tout
d’abord, et les autres ci né ma to gra phies «  étran gères  » en suite. Le
Nou veau ci né ma al le mand se rait, tout comme l’ex pres sion nisme et le
Jeune ci né ma des an nées 1970, un ci né ma in tros pec tif, sé rieux, lent et
« ver dâtre », mais dé sor mais dense et pre nant, émo tion nel, « de qua‐ 
li té  », plus ac ces sible et plus consen suel. L’émer gence de la frange
pro duc tive des di ver tis se ments de qua li té, et la pré di lec tion des lo‐ 
giques d’ex por ta tion pour ce pan mixte du pay sage ci né ma to gra‐ 
phique al le mand contem po rain fa vo risent no tam ment cette ca té go ri‐ 
sa tion. Par ailleurs, com pa ré au ci né ma étran ger, ce Nou veau ci né ma
al le mand se rait plus his to rique, plus sin cère, plus au to cri tique, plus
hon nête, plus vrai sem blable et plus mo deste. Ces qua li tés at tri buées
au ci né ma al le mand sont sou vent rat ta chées à un ca rac tère, à une
« men ta li té » na tio nale qui agi rait sur la forme de la mise en scène, et
qui peut alors être rat ta chée à la re marque de Po tam kin, qui déjà en
1930 re liait le trai te ment de «  su jets im por tants  » par le ci né ma de
l’entre- deux-guerres à «  l’es prit de sé rieux » al le mand (cité par Kra‐ 
cauer 2009 : 241).

48

L’« al lant de soi » (Schütz 2003 : 16) de la ré fé rence à l’his toire ré cente
comme par tie pre nante de la dé fi ni tion de l’Al le magne en tant qu’al té‐ 
ri té est re dé ployée dans son rap port à l’ex pé rience spec ta to rielle. Le
lien du ci né ma al le mand à l’his toire semble ainsi de plus en plus réi fié
par ces lo giques de ren for ce ment ré ci proque et de cercles ver tueux,
qui s’ins crivent dans le cadre d’une rou ti ni sa tion du trai te ment de la
nou veau té telle que l’ana lyse Schütz (2003 : 48).
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Si l’on s’in té resse dé sor mais à la ré cep tion concrète de ce ci né ma et
aux traces du vi sion nage fil mique au sein des vi sions du monde, les
en quê tés re ven diquent sou vent la re cherche d’un sur plus de sens par
le biais de leurs pra tiques fil miques. Ce pen dant, l’ex pé rience spec ta‐ 
to rielle n’ap porte pas sys té ma ti que ment ce sur plus, mais peut de‐ 
meu rer de l’ordre d’une vague im pres sion, voire d’un oubli total. La
pra tique fil mique se pré sente comme un « entre- deux-ouvert », une
« pas si vi té ac tive » (Kra cauer 2006  : 27) : les spec ta teurs sou lignent
avant tout l’im por tance d’une connexion avec l’objet fil mique, de la
mise en place d’un pacte nar ra tif. Un « bon film » – au- delà des mul‐ 
tiples dé fi ni tions sub jec tives que l’on peut lui as si gner – est un film
«  sin cère dans son genre  », au quel le spec ta teur peut «  choi sir  de
croire », même s’il « sait » que ce qui est re pré sen té est un men songe.
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Or, la ré cep tion du Nou veau ci né ma al le mand ré vèle une forme de
consen sus au tour de sa qua li té. Pour nos en quê tés, les dif fé rents
films al le mands vi sion nés – si dif fé rents soient- ils – étaient avant tout
«  par lants  » et «  mar quants  ». Comme l’ex pose Kra cauer, «  l’ac cueil
in ter na tio nal de toute réa li sa tion dé pend de sa ca pa ci té de faire jaillir
par tout de fer tiles mal en ten dus » (2009  : 53). L’étude de nos en tre‐ 
tiens met en évi dence cette dia lec tique entre connais sance et re con‐ 
nais sance : la plu part de nos en quê tés dé crivent leurs dé cou vertes ci‐ 
né ma to gra phiques comme la re con nais sance d’un écho qui, jusqu’ici,
n’avait pas été conscien ti sé. Cer tains en quê tés évoquent une «  dé‐ 
cons truc tion » de leurs a prio ri – mais non une re mise en cause ra di‐ 
cale de ces der niers.
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Les en quê tés pré sentent ainsi sou vent le Nou veau ci né ma al le mand
comme un outil au ser vice de la concré ti sa tion d’un sa voir par rap‐ 
port à l’Autre. Le vi sion nage des films du Nou veau ci né ma al le mand
peut alors agir à plu sieurs ni veaux de la construc tion de l’image de
l’Autre. Celle- ci se pré sente comme une ‘image- oignon’ com po sée de
plu sieurs couches s’in ter pé né trant.
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Il est pos sible – dans un souci de com pré hen sion so cio lo gique – de
sub di vi ser cette image selon plu sieurs ca té go ries idéal- typiques : une
image ‘pre mière’ tout d’abord, basée sur une im pres sion, une at mo‐ 
sphère, une ap pré hen sion des at tri buts so cié taux ex té rieurs de l’Al le‐ 
magne – pay sage, fa çades, langue, dé cors no tam ment – une image
‘se conde’ en suite, éta blie par une re pré sen ta tion des dif fé rentes
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strates de la so cié té al le mande – à la fois his to rique et contem po‐ 
raine, di vi sée et réuni fiée, mo rose et ef fer ves cente, éco no mique et
po li tique – et enfin une méta- image re po sant sur une per cep tion non
plus di recte de l’Al le magne à tra vers ses films, mais sur une per cep‐ 
tion du rap port que les Al le mands en tre tiennent à eux- mêmes par le
biais de cette ci né ma to gra phie.

Dans le cas de l’image pre mière de l’Al le magne, le Nou veau ci né ma al‐ 
le mand semble avant tout confir mer l’im pres sion d’une Al le magne
grise, froide et dé lé tère. Cette at mo sphère pré do mi nante peut no‐ 
tam ment être liée aux genres fil miques pas sant la fron tière fran çaise :
les films his to riques peuvent avoir ten dance à re pro duire l’image d’un
uni vers est- allemand gri sâtre pour ac cen tuer le ca rac tère confi né du
ré gime de la RDA – et ce par ti cu liè re ment quand cette au tar cie
consti tue, comme dans le cas d’un thril ler comme La vie des autres,
une des clefs de l’in trigue (Moine 2011  : 121). 32 Plus gé né ra le ment, la
sous- représentation des co mé dies ne fa vo rise pas l’ap pré hen sion
d’une at mo sphère ‘nor ma li sée’, plus lé gère, moins lourde. Les en quê‐ 
tés in diquent aussi leur faible connais sance, in fine, des ar chi tec tures
et pay sages al le mands, dé cla rant avoir « peu d’images d’Al le magne en
tête », contrai re ment à New York par exemple dont ils ont beau coup
de re pré sen ta tions ci né ma to gra phiques en mé moire. Cette consta ta‐ 
tion ré vèle un « sa voir ico nique » (Metz, 2003 : 146) faible par rap port
à l’Al le magne – en de hors ce pen dant du sa voir ico nique lié aux deux
pé riodes sombres de l’his toire al le mande, na zisme et par ti tion. D’où
une ten dance, chez les en quê tés, à re lier ex clu si ve ment ce sa voir ico‐ 
nique à l’Al le magne – et d’où son uti li sa tion, nous l’avons vu, par les
mé ca nismes pu bli ci taires et l’auto- alimentation de ce sa voir ico nique.
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Le Nou veau ci né ma al le mand, ce pen dant, fa vo ri se rait pour les spec‐ 
ta teurs un rap pro che ment de la fi gure de l’Autre  : nos en quê tés dé‐ 
clarent ainsi pou voir, par le biais de ce ci né ma, rat ta cher des vi sages
et des ca rac tères cou rants à cette fi gure de l’Al le mand, gé né ra le ment
pré sente sur les écrans de ci né ma sous les traits du Nazi ou du guer‐ 
rier. Le Nou veau ci né ma al le mand pré sen te rait une image plus vrai‐ 
sem blable et réa liste de la so cié té d’Outre- Rhin que les films de
guerre amé ri cains par exemple.
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Les films al le mands contem po rains, même s’ils po si tionnent ma jo ri‐ 
tai re ment leurs per son nages dans un contexte his to rique bel li queux,
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per met traient une dif fé ren cia tion tem po relle de la fi gure de l’Al le‐ 
mand par le biais d’une meilleure ap pré hen sion des vécus sub jec tifs
al le mands pen dant ces pé riodes his to riques. Cette com plexi fi ca tion
sé man tique de la fi gure de l’Autre semble s’ac com pa gner d’une frag‐ 
men ta tion de la per cep tion de la so cié té al le mande, sur un plan à la
fois dia chro nique et syn chro nique. L’Al le magne est tour à tour Al le‐ 
magne nazie, Al le magne de l’Est, Al le magne réuni fiée, mais aussi Al le‐ 
magne conser va trice, Al le magne mo derne, Al le magne mul ti cul tu relle.
Ces images, par fois contra dic toires, se doublent d’at tri buts spé ci fi‐ 
que ment al le mands eux- aussi contra dic toires  : les Al le mands, par le
biais du Nou veau ci né ma al le mand, ap pa raissent à la fois or don nés et
ex cen triques, cri tiques et confor mistes, sou mis et li bé rés. Ces
contra dic tions ne s’ex cluent pas, mais co existent et s’af frontent au
sein même des dis cours de nos en quê tés, dé no tant le ca rac tère fon‐ 
da men ta le ment am bi gu et an ti no mique des vi sions du monde. Cette
image de l’Al le magne com prend éga le ment une méta- image de
l’Autre, une image de l’image que les Al le mands ont d’eux- mêmes. Par
le biais de son ci né ma, l’Al le magne est ren for cée dans son sta tut de
pays au to cri tique, au to ré flexif, « ob sé dé » par son passé et ré si lient,
mais, dans le même temps, dé sor mais ar ti san de sa propre his toire.

Ces dis cours, une fois en core, sont contra dic toires : ils ex priment une
ad mi ra tion et un en goue ment par rap port au pays voi sin, mais tra‐ 
duisent aussi une forme de condes cen dance com plai sante par rap‐ 
port à l’Autre en sou li gnant que plus que tout autre pays, l’Al le magne
est dé sor mais condam née à faire face à l’in jonc tion du de voir de mé‐ 
moire, en chaî née à une his toire qu’elle ne cesse d’ex pier. Les Al le‐ 
mands sont en par tie ré duits à un sta tut de vic times de leur propre
his toire, contrai re ment aux Fran çais dont le rap port au passé est
« tout de même » plus fa cile.
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Cette forme de schi zo phré nie se ma ni feste, au sein des dis cours de
nos en quê tés, par un récit pa ra doxal : les Fran çais de vraient prendre
exemple sur les Al le mands et dé ve lop per, à tra vers leur ci né ma, un
rap port plus cri tique à leur passé, mais il est « nor mal » que les Al le‐ 
mands, plus que les Fran çais, mettent en scène leur his toire. Si le
Nou veau ci né ma al le mand ne ren voie pas tou jours spé ci fi que ment à
l’Al le magne, mais per met de s’in ter ro ger sur des mé ca nismes psy cho‐ 
lo giques et mo raux uni ver sels – en ques tion nant no tam ment les
condi tions de pos si bi li té de la Shoah, pré sen tée par les en quê tés
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comme un ques tion ne ment com mun à l’Hu ma ni té – il est ce pen dant
« lo gique » que les Al le mands, plus que tout autre peuple, soient res‐ 
pon sables de ces ques tion ne ments. L’exemple le plus pa ra dig ma tique
de ce mé ca nisme contra dic toire est celui de la ré cep tion de La chute :
les en quê tés per çoivent la na tio na li té al le mande d’un film « sur Hit‐ 
ler » comme un fait à la fois « for mi dable, ex cep tion nel » et « tout à
fait co hé rent ». Tho mas El saes ser (2005  : 420) pré sente ainsi déjà le
suc cès fran çais du Jeune ci né ma al le mand des an nées 1970 sous cet
angle  : ce suc cès au rait ré sul té en par tie de sa confor mi té à l’image
d’une Al le magne contrite et re pen tante, triste et froide, que les Fran‐ 
çais se com plaisent à ali men ter car elle fa vo rise, en un sens, un rap‐ 
port de su pé rio ri té par rap port à l’Autre.

5. Conclu sion : le Nou veau ci né ma
al le mand, un « bou clier d’Athé na »
pour le spec ta teur fran çais ?
A l’issue de cette ana lyse, il s’agit de se de man der si le Nou veau ci né‐ 
ma al le mand ne de vien drait pas, pour les spec ta teurs fran çais, un lieu
de ren contre pri vi lé gié avec une in jonc tion du de voir de mé moire
certes pré sen té comme uni ver sel mais perçu, in fine, comme une
spé ci fi ci té al le mande.
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Le suc cès du ci né ma al le mand en France ins tau re rait ainsi un de voir
de mé moire in ver sé 33 et in di rect par rap port aux guerres et aux hor‐ 
reurs du XX  siècle. Le Nou veau ci né ma al le mand consti tue rait,
dans cette op tique, un moyen dé tour né et fa ci li té de pro duire une ré‐ 
flexion sur ces ins tances, sans se confron ter ou ver te ment à la ques‐
tion de la res pon sa bi li té col lec tive et in di vi duelle des Fran çais dans
cette his toire dou lou reuse. Le Nou veau ci né ma al le mand se rait, pour
les spec ta teurs fran çais, une forme ar ché ty pale du « bou clier d’Athé‐ 
na » kra caue rien (2010 : 429). 34
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1  Ci tons à cet égard Good bye Lenin !, La chute, La vie des autres, La bande
à Baa der et ré cem ment en core D’une vie à l’autre et De l’autre côté du mur.

2  Cette ger ma ni té est ici ap pré hen dée comme une ins tance ou verte : selon
la dé fi ni tion qu’en donne F. Jost, qui pro longe une ré flexion de Ro land
Barthes au tour de la ‘si ni té’, le suf fixe ‘ité’ dé signe à la fois une es sence et
une idée, « quelque chose qui a une exis tence hors de nous et en nous. »
(1990 : 133) La no tion de ger ma ni té per met ainsi de ques tion ner l’ou ver ture
de l’image de l’Autre et son rap port dia lec tique entre réi fi ca tion et dé réi fi ca‐ 
tion, ob jec tif et sub jec tif, concret et abs trait.

3  Cette dé fi ni tion mé diale du Nou veau ci né ma al le mand in duit de mi no rer
d’une part les ana lyses de so cio lo gie in ter ac tion niste d’Ho ward Be cker
(2010) – axées sur les re la tions entre les mé tiers de l’art –, d’autre part les
ana lyses bour dieu siennes des champs de pro duc tion de la culture, qui
mettent avant tout l’ac cent sur les règles de fonc tion ne ment des sphères
pro duc tives (Bour dieu 1998).

4  Le choix de Ber lin comme lieu de sé jour de re cherche était avant tout
mo ti vé par le dy na misme cultu rel de la ca pi tale. Plu sieurs ac teurs de la
branche ci né ma to gra phique ont été in ter ro gés  : a) le FFA  : le
Filmförderungsanstalt est l’or ga nisme fé dé ral de ré gu la tion du ci né ma al le‐ 
mand, char gé de co or don ner les aides fi nan cières au ci né ma na tio nal  ; b)
Ger man Films : l’or ga nisme char gé of fi ciel le ment de la pro mo tion du ci né ma
al le mand à l’étran ger ; c) la Ber li nale : le prin ci pal fes ti val de ci né ma et pre‐ 
mier mar ché du film en Al le magne d) Me dien board Berlin- Brandenburg, la
so cié té de pro mo tion ré gio nale du ci né ma al le mand à Ber lin ; e) trois so cié‐ 
tés de pro duc tion (235 Film pro duk tion, UFA Ci ne ma et Constan tin Film).

5  La so cio lo gie com pré hen sive, éla bo rée par Max Weber, s’at tache à dé ter‐ 
mi ner la si gni fi ca tion que les ac teurs at tachent sub jec ti ve ment à leurs pra‐ 
tiques. La mé thode em pi rique pri vi lé giée par cette forme de so cio lo gie est
l’en tre tien semi- directif : l’en quê teur éla bore un guide d’en tre tien com por‐ 
tant plu sieurs thé ma tiques, mais les ques tions po sées sont ou vertes et l’en‐ 
quê té y ré pond li bre ment.

6  La pra tique fil mique étant une pra tique ré pan due et trans ver sale à l’en‐ 
semble de la po pu la tion, les dé ter mi nants so ciaux et cultu rels sont moins
dé ci sifs que pour les autres pra tiques ar tis tiques. D’où l’in té rêt de dé pas ser
l’ho mo lo gie bour dieu sienne et de consti tuer une hé té ro gé néi té de pro fils
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au- delà des ca té go ries so ciales pré exis tantes (Ethis 2006 : 95), afin d’ana ly‐ 
ser les mé ca nismes gé né raux de la ré cep tion in di vi duelle. Nous avons ainsi
élar gi au maxi mum les pro fils so ciaux re cru tés, tant au ni veau de l’âge (de 21
à 81 ans) qu’au ni veau des ac ti vi tés et des mé tiers exer cés. Trente en tre tiens
ont été réa li sés en ré gion pa ri sienne pour des ques tions de pra ti ci té.

7  L’École de Franc fort, née de l’Ins ti tut de re cherche en sciences so ciales
dans les an nées 1930, re groupe des per son na li tés scien ti fiques is sues de do‐ 
maines di vers – psy cho lo gie, psy cha na lyse, so cio lo gie, phi lo so phie, ou en‐ 
core es thé tique. Elle se consti tue avant tout contre la théo rie tra di tion‐ 
nelle  ; plus par ti cu liè re ment contre le po si ti visme. Il s’agit, dans cette op‐ 
tique, de pro po ser une ap proche scien ti fique cri tique des phé no mènes so‐ 
ciaux (Hor khei mer 1996).

8  Kra cauer prend l’exemple du ci né ma al le mand de l’entre- deux-guerres.
Ce ci né ma est un ci né ma ‘du ma laise’ qui tra duit les doutes et le désar roi de
la so cié té al le mande  : il est en ce sens an non cia teur du na zisme (2009  :
306).

9  Weber, qui ne dé fi nit ja mais ex pli ci te ment ce terme mais l’em prunte aux
Wahl ver wand schaf ten de Goethe, l’em ploie dans L’éthique pro tes tante (1964 :
103-104) pour ex pli ci ter la na ture de la re la tion entre l’avè ne ment du pro‐ 
tes tan tisme et le dé ve lop pe ment de l’es prit du ca pi ta lisme en nuan çant et
en dé pas sant les ana lyses clas siques en termes de cau sa li té. M. Löwy dé fi nit
ainsi la no tion d’af fi ni tés élec tives chez Weber comme le « pro ces sus par le‐ 
quel deux formes cultu relles – re li gieuses, in tel lec tuelles, po li tiques ou éco‐ 
no miques – entrent, à par tir de cer taines ana lo gies si gni fi ca tives, pa ren tés
in times ou af fi ni tés de sens, dans un rap port d’at trac tion et in fluence ré ci‐ 
proques, choix mu tuel, conver gence ac tive et ren for ce ment mu tuel.  »
(Löwy, 2004 : 100).

10  Pour Bour dieu (1998 : 131), le champ ar tis tique n’est ja mais au to nome par
rap port aux champs po li tique et éco no mique au sein des quels il s’ins crit. La
« contem po ra néi té chro no lo gique » peut dé ter mi ner une « pro blé ma tique
com mune » en ten due comme un « es pace des pos sibles » : l’ar tiste ef fec tue
un choix parmi cet es pace des pos sibles fa çon né par les sphères com mer‐ 
ciale, ar tis tique et po li tique. Le dé ve lop pe ment de ces sphères est lui- même
condi tion né par l’évo lu tion des contextes so ciaux : en ce sens, les rup tures
his to riques – la réuni fi ca tion al le mande no tam ment – consti tuent une op‐ 
por tu ni té pour une éven tuelle ou ver ture de cet es pace des pos sibles. (Bour‐ 
dieu, 1998 : 224-225).
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11  En 1990, le main tien de la DEFA en tant qu’en tre prise pu blique est re je té
par le nou vel État al le mand et la so cié té est prise en charge par la Treu hand,
l’or ga nisme char gé de la pri va ti sa tion des en tre prises est- allemandes. Le re‐ 
grou pe ment des sys tèmes de pro duc tion selon le mo dèle oc ci den tal s’ac‐ 
com pagne d’une pa tri mo nia li sa tion orien tée du ci né ma al le mand de la pé‐ 
riode de la par ti tion, qui tend à être ré duit au seul ci né ma ouest- allemand,
les pro duc tions de la DEFA de meu rant très peu connues du pu blic na tio nal
et in ter na tio nal. Ei sen schitz évoque ainsi « qua rante ans de films ou bliés, ja‐ 
mais dis cu tés, même en langue al le mande, qua si ment in vi sibles et in ac ces‐ 
sibles » (2007 : 86).

12  Voir Les stu dios Ba bels berg ou le Hol ly wood al le mand, do cu men taire dif fu‐ 
sé sur ARTE le 1  fé vrier 2012 (22h13).

13  En tre tien UFA Ci ne ma.

14  Les sphères po li tique et cultu relle al le mandes re prennent les ar gu ments
de la lo gique d’ex cep tion cultu relle mise en place après la Se conde Guerre
mon diale (Uru guay Round 1986)  : la culture ne doit pas être consi dé rée
comme un bien mar chand comme les autres. Les États peuvent li mi ter le
libre- échange des biens cultu rels sur leur ter ri toire, no tam ment pour fa vo‐ 
ri ser et pro té ger leur pro duc tion na tio nale. En France, cette lo gique est
concré ti sée po li ti que ment par la mise en place de me sures de pro tec tion‐ 
nisme cultu rel, entre autres par le biais de l’ins tau ra tion de quo tas pour la
pro duc tion et la dif fu sion d’œuvres cultu relles fran çaises. En Al le magne, la
créa tion de quo tas ‘al le mands’ est de facto in ter dite ju ri di que ment jusqu’en
1990 par les an ciennes forces al liées tou jours pré sentes sur le ter ri toire
(trai té de l’OCDE de 1962). De puis la réuni fi ca tion, les dé bats au tour de l’ex‐ 
cep tion cultu relle et de la forme qu’elle peut ac qué rir en Al le magne sont de
nou veau d’ac tua li té. La mise en place de me sures pro tec tion nistes et de
quo tas est ce pen dant for mel le ment re je tée. Ce refus peut être in ter pré té
comme une ‘in té rio ri sa tion’ par les Al le mands d’un sys tème d’abord im po sé
de l’ex té rieur par les Amé ri cains pour contrô ler le mar ché al le mand (Bel lan
2001  : 11). L’ex pé rience pro tec tion niste du national- socialisme ren force en
outre cette in ter dic tion sym bo lique.

15  De puis sa créa tion, le DFFF a mis à la dis po si tion des pro duc tions et co‐ 
pro duc tions al le mandes 60 mil lions d’euros sup plé men taires par an
(source  : www. dfff- ffa.de). Le nombre de films al le mands pro duits par
année a for te ment aug men té de puis la réuni fi ca tion  : il est passé d’une
moyenne de 50 films par an pen dant la pé riode de la Wende (seule ment 44
films al le mands pro duits en 1994) à une moyenne de 70 à 90 films par an à la

er
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fin des an nées 1990. Le début des an nées 2000 voit l’in dus trie ci né ma to gra‐ 
phique al le mande at teindre la barre des 100 films pro duits par an. En 2007,
le nombre de films pro duits en Al le magne s’élève à 150, et à 190 en 2009
(Gras 2011  : 239). La pro duc tion al le mande se rap proche en quan ti té de la
pro duc tion fran çaise – à titre de com pa rai son, la France a pro duit 146 films
en 1990, 171 en 200, 228 en 207 et 230 en 2009 (source  : site In ter net du
CNC : www.cnc.fr). La créa tion du DFFF ac com pagne ainsi une évo lu tion gé‐ 
né rale plus an cienne.

16  Dans Mu sique de ci né ma (1972 : 27), Ador no ‘sauve’ ainsi le wes tern et les
films d’hor reur no tam ment, en tant que films de série B qui as sument et re‐ 
ven diquent leur rôle au sein de l’in dus trie cultu relle. Ce n’est pas tant la
sou mis sion aux codes de l’in dus trie cultu relle que la re ven di ca tion d’une
créa tion ori gi nale, au- delà de ces codes, qui est pro blé ma tique pour Ador‐ 
no, mais aussi pour Kra cauer. Ces « di ver tis se ments de qua li té », pour re‐ 
prendre ses termes, qu’il em prunte à Pabst (2009  : 45), peuvent pré sen ter
des qua li tés heu ris tiques su pé rieures par rap port aux pro duc tions pu re‐ 
ment com mer ciales, mais éga le ment par rap port aux films ex clu si ve ment
« ar tis tiques » dé ta chés de leur pu blic et cen trés sur une fonc tion sym bo‐ 
lique et non ma té rielle (2010 : 279).

17  La plus connue de ces so cié tés est X- Film-Creative-Pool, créée en 1994
par Tom Tyk wer, réa li sa teur de Lola court, Wolf gang Be cker, réa li sa teur de
Good bye Lenin !, Dani Levy, réa li sa teur de Mon Führer, et le pro duc teur Ste‐ 
fan Arndt.

18  ‘L’École de Ber lin’ est avant tout une dé no mi na tion mé dia tique, née en
2001 sous la plume de deux cri tiques de ci né ma al le mands (Gras 2011 : 84).
Ces der niers dé tectent l’émer gence d’un ci né ma d’au teur qui se dé tache du
reste de la pro duc tion al le mande com mer ciale par les thé ma tiques trai tées,
plus contem po raines, et par le trai te ment ci né ma to gra phique em ployé,
moins nar ra tif, plus sobre et in ti miste. Les films sont sou vent mé lan co liques
et s'at tachent à pré sen ter une Al le magne contem po raine en proie à ses
doutes. L’École de Ber lin re groupe, au début des an nées 2000, prin ci pa le‐ 
ment trois réa li sa teurs : Chris tian Pet zold (Contrôle d’iden ti té), An ge la Scha‐ 
ne lec (Mar seille) et Tho mas Ars lan (Fe rien). L’ap pel la tion ‘École de Ber lin’ est
ra pi de ment re prise par la sphère mé dia tique, puis par la branche ci né ma to‐ 
gra phique. Elle de meure ce pen dant une dé fi ni tion exo gène, puisque les ci‐ 
néastes ne re ven diquent pas ou ver te ment l’ap par te nance à une mou vance
ci né ma to gra phique com mune.

19  En tre tien Ger man Films.



La circulation du cinéma allemand contemporain en France : l’expérience filmique comme rencontre
avec / de l’Autre

Licence CC BY 4.0

20  « Dis cours sur la ré or ga ni sa tion de la re pré sen ta tion ex té rieure du ci né‐ 
ma al le mand  » («  Rede zur Neu ges tal tung der Außenvertretung des deut‐ 
schen Films  », cité par Mosig 2005 : 94  : «  Sympathieträger für Deut‐ 
schland », « Spek ta ku la ri sie rung»).

21  L’Al le magne a rem por té deux Os cars du meilleur film étran ger dans les
an nées 2000  : en 2003 pour Nir gend wo in Afri ka, en 2007 pour La vie des
autres.

22  La so cié té de dis tri bu tion ASC Dis tri bu tion s’en gage, de puis les an nées
2000, à faire dé cou vrir ce cou rant en France et à lui as su rer une no to rié té
gran dis sante. Bar ba ra, de Chris tian Pet zold, a no tam ment at ti ré 225  411
spec ta teurs en salle (source : Al lo ci né : www.al lo cine.fr), ce qui consti tue un
suc cès pour un film d’au teur.

23  Il est in té res sant de com pa rer la sor tie en France de Lola cours (1998) et
de Oh Boy (2013) et les cam pagnes mar ke ting qui ont ac com pa gné ces sor‐ 
ties, à 15 ans d’in ter valle. En effet, en ce qui concerne Lola cours, la na tio na‐ 
li té al le mande du film a été ‘vo lon tai re ment’ dis si mu lée, selon les dires de
nos en quê tés, car elle pou vait nuire à la car rière du film étant donné la
mau vaise ré pu ta tion du ci né ma al le mand en France à la fin des an nées 1990.
La stra té gie pu bli ci taire adop tée a été proche de celle d’un block bus ter
amé ri cain  : Lola cours a été pré sen té comme un film d’ac tion stan dar di sé.
En 2013, par contre, la cam pagne pu bli ci taire de Oh Boy joue la carte du
‘phé no mène al le mand’ en in di quant en haut de son af fiche : «  la ré vé la tion
2013 du ci né ma al le mand » et en sous- titrant le titre du film « 24 heures à
Ber lin ».

24  Les af fiches de D’une vie à l’autre et de De l’autre côté du mur, sor tis tous
deux en 2014, évoquent par exemple les suc cès ré cents du ci né ma al le mand
(« Le croi se ment réus si entre La Vie des autres et Bor gen » pour le pre mier,
« un film (…) qui évoque La Vie des autres et Bar ba ra, et s’en dé marque ha bi‐ 
le ment » pour le se cond).

25  Don nées sta tis tiques ré col tées au près du CNC.

26  Ci tons no tam ment Der Schuh des Ma ni tu, de Bully Her big, et les films de
Til Schwei ger.

27  Le concept de « pro phé tie au to réa li sa trice » a été dé ve lop pé par le so‐ 
cio logue fonc tion na liste Ro bert K. Mer ton à la fin des an nées 1940 à par tir
du théo rème de Tho mas qui sti pule que « si les hommes consi dèrent des si‐ 
tua tions comme réelles, alors elles le de viennent dans leurs consé quences »
(Mer ton 1997 : 137). Le concept mer to nien ana lyse l’im bri ca tion entre ef fets
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de croyance et ef fets de réel au sein des mé ca nismes de la vie so ciale : « La
pro phé tie au to réa li sa trice est (…) au début une dé fi ni tion fausse de la si tua‐ 
tion, qui pro voque un com por te ment qui fait que cette si tua tion ini tia le‐ 
ment fausse de vient vraie » (1997 : 143). Si la di cho to mie entre le « faux » et
le « vrai » a été énor mé ment dis cu tée et cri ti quée en sciences so ciales, la
dé fi ni tion de Mer ton sou ligne néan moins un mé ca nisme d’au to con fir ma tion
de vi sions du monde in di vi duelles et col lec tives. Elle per met no tam ment
d’ap pré hen der le ca rac tère ra tion na li sé, so cial et tau to lo gique des pra tiques
cultu relles – et ainsi de nuan cer et de re la ti vi ser leur ana lyse en termes in‐ 
di vi dua li sés, spon ta nés et créa tifs.

28  Metz dé fi nit la per cep tion comme une réa li té au se cond degré, une « im‐ 
pres sion de réa li té » (1975  : 13) liée au ca rac tère ana lo gique de l’image fil‐ 
mique. La per cep tion, en tant que vrai sem blance, s’ap pa rente alors chez
Metz à une forme de cen sure in cons ciente des pos si bi li tés of fertes par le
monde on to lo gique.

29  Table ronde du 29 avril 2013 à la Fon da tion de l’Al le magne de Paris. 

30  Wolf gang Be cker n’a pas sorti de films de puis le suc cès de Good bye
Lenin  !, et Tom Tyk wer (Lola cours) et Flo rian Hen ckel von Don ners marck
(La vie des autres) sont par tis à Hol ly wood sans ac cé der à une re nom mée
plus consé quente.

31  Nous ci tons ici nos en quê tés. Nous re trou vons l’ana lyse dé ve lop pée par
Georg Sim mel (2004  : 54)  : si j’évoque l’étran ger en tant que, pré ci sé ment,
étran ger, c’est qu’il fait par tie de mon monde, qu’il m’est fa mi lier, proche.
Les in di vi dus ou les peuples trop éloi gnés de mon monde quo ti dien – Sim‐ 
mel prend l’exemple fic tif des ha bi tants de Si rius – ne font même pas par tie
de mon uni vers : ils n’existent pas au sein de mes vi sions du monde car ils
ne peuvent pas y être rat ta chés. Ils ne sont pas, en ce sens, des ‘étran gers’ :
Sim mel dé fi nit l’étran ger comme une forme so ciale, un Autre à la fois loin‐ 
tain et proche.

32  Dans le dos sier de presse du film, le réa li sa teur in dique avoir gommé les
cou leurs chaudes des prises de vue lors du mon tage du film pour pri vi lé gier
les « ten dances chro ma tiques qui do mi naient en RDA » et « bros ser un por‐ 
trait es thé tique convain cant de la RDA ». Cette au then ti ci té re ven di quée –
qui consti tue avant tout un parti- pris de réa li sa tion – re po se rait alors, selon
lui, sur l’ac cen tua tion des cou leurs froides comme le vert, le mar ron et le
gris.
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33  Nous re mer cions Béa trice Du rand, avec qui nous avions évo qué cette
no tion de de voir de mé moire in ver sé lors d’une jour née d’étude consa crée
aux per cep tions de l’Al le magne en France.

34  Kra cauer dé ve loppe, à la toute fin de sa Théo rie du film, la mé ta phore du
« bou clier d’Athé na », en ré fé rence au bou clier qu’Athé na of frit à Per sée afin
qu’il puisse vaincre Mé duse en la per ce vant par ré flexion, sans se trou ver
ex po sé à son re gard pé tri fiant. Le biais ci né ma to gra phique est le seul
moyen pour l’in di vi du d’échap per à une ex pé rience di recte et trau ma ti sante
tout en la conscien ti sant. L’éthique de la vi si bi li té, chez Kra cauer, cor res‐ 
pond en réa li té in fine à une ré flexion au tour des pos si bi li tés de re pré sen ta‐ 
tion de la Shoah. Alors qu’Ador no (2003� 444) pos tule l’im pos si bi li té non
seule ment de re pré sen ter l’hor reur, mais aussi de SE re pré sen ter l’hor reur,
Kra cauer in dique au contraire la né ces si té de cette re pré sen ta tion  : seule
l’ap pré hen sion, même in di recte, de l’hor reur peut per mettre de la maî tri ser.

Français
Cet ar ticle pré sente les mé ca nismes de pas sage du ci né ma al le mand en
France de puis 1990, de sa sphère de pro duc tion jusqu’à sa ré cep tion in di vi‐ 
duelle. En quoi le ci né ma al le mand contem po rain peut- il fa vo ri ser, pour le
spec ta teur fran çais, de nou velles mo da li tés de ren contre avec l’Autre  ?
L’ana lyse mo bi lise les études sur la culture de l’École de Franc fort – no tam‐ 
ment les re cherches au tour de l’in dus trie cultu relle et les tra vaux de S. Kra‐ 
cauer par rap port au ci né ma – ainsi que les ap ports de la so cio lo gie du ci‐ 
né ma et de la ré cep tion. Elle s’ap puie en outre sur une en quête em pi rique
menée au près d’ac teurs de la branche de pro duc tion al le mande et de spec‐ 
ta teurs fran çais.
Tout d’abord, la pro duc tion du ci né ma al le mand est tra ver sée de puis 1990
par des mu ta tions qui convergent pour gé né rer un pay sage ci né ma to gra‐ 
phique plus pro li fique. Le re nou vel le ment des in fra struc tures, des formes et
des mo tifs pro duc tifs n’est pas di rec te ment en gen dré par la réuni fi ca tion,
mais ca ta ly sé par cette rup ture his to rique. Cet essor condi tionne une ex‐ 
por ta tion ren for cée du ci né ma al le mand, no tam ment en France. Cette évo‐ 
lu tion est contra dic toire  : elle fa vo rise certes une di ver si fi ca tion des films
pré sen tés, mais cette di ver si fi ca tion s’opère selon un mode confor miste
apla nis sant son hé té ro gé néi té. L’ex por ta tion et la pu bli ci sa tion de ces pro‐ 
duc tions – par des lo giques d’auto- confirmation d’allants- de-soi na tu ra li sés
– tendent no tam ment à pri vi lé gier les mo tifs his to riques, et à ex clure les
co mé dies al le mandes des écrans fran çais. Cette vi si bi li té orien tée de la pro‐ 
duc tion conduit les spec ta teurs fran çais à dé fi nir ‘l’hu mour al le mand’
comme un non- sens, et à évo quer une ‘ob ses sion al le mande’ pour un passé
dou lou reux. La ré cep tion du ci né ma al le mand contem po rain mène alors au
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ré in ves tis se ment actif de vi sions du monde plus ou moins sté réo ty pées par
rap port à l’Autre. La ren contre avec le ci né ma al le mand os cille éga le ment
entre ex pé rience de l’Al le magne et de l’uni ver sel. La ger ma ni té fil mique,
parce qu’elle ne dé ter mine pas une dif fé rence ci né ma to gra phique im mé dia‐ 
te ment per cep tible, ne fait pas sys té ma ti que ment sens. L’exo tisme du ci né‐ 
ma al le mand, au sein des pra tiques ci né ma to gra phiques, ap pa raît trop dis‐ 
cret pour agir di rec te ment sur l’image de l’Autre. Son im pact sur l’image de
l’Al le magne in ter vient en fi li grane, à des ni veaux im bri qués  : image ico no‐ 
gra phique tout d’abord – pay sages, dé cors, at mo sphères – ; image so cié tale
en suite – Al le magne contem po raine, his to rique, mul ti cul tu relle, etc. –  ; et
enfin méta- image – per cep tion du rap port que les Al le mands en tre tiennent
avec eux- mêmes à tra vers leur ci né ma to gra phie.

English
This paper presents the mech an isms of ap pear ance of Ger man cinema in
France since 1990, from its sphere of pro duc tion to its in di vidual re cep tion.
How can con tem por ary Ger man cinema sup port new forms of en counter
with the Other for French spec tat ors? The ana lysis draws on cul tural stud‐ 
ies un der taken by the Frank furt School, in clud ing stud ies re lated to the cul‐ 
tural in dustry, S. Kra cauer̀s work on cinema, and con tri bu tions about the
so ci ology of the cinema and its re cep tion. Fur ther more, it builds on em pir‐ 
ical re search un der taken with stake hold ers; those work ing in Ger man pro‐ 
duc tion and French spec tat ors.
First, since 1990 the pro duc tion of Ger man cinema has un der gone changes
that have res ul ted in the cre ation of a more pro duct ive film land scape. The
re newal of in fra struc tures forms and themes of pro duc tion have not dir‐ 
ectly been pro duced by the re uni fic a tion, but have been cata lysed by the
his tor ical sep ar a tion. This rise in pro duc tion has led to in creased ex port of
Ger man cinema, not ably to France. This is a con tra dict ory de vel op ment: it
has ad mit tedly al lowed a di ver si fic a tion in the nature of movies screened,
but this di ver si fic a tion has been based on con form ist ap proaches, which
smooth out its het ero gen eity. The ex port and ad vert ising of the pro duc‐ 
tions has ten ded to sup port his tor ical themes whilst Ger man com ed ies have
been ex cluded from French screens in a self- fulfilling proph ecy. This bias in
the vis ib il ity of Ger man pro duc tions has led the French audi ence to define
‘Ger man humor’ as non sense and deem that there is a ‘Ger man ob ses sion’
for its pain ful past. The re cep tion of con tem por ary Ger man cinema has
then led to an act ive re in vest ment in more or less ste reo typ ical world views
of the Other. The en counter with the Ger man cinema has also fluc tu ated
between being an ex per i ence of Ger many and one of the world. Ger man
films do not fea ture dif fer ences that are im me di ately no tice able and, there‐ 
fore, do not sys tem at ic ally make sense. The exoti cism of Ger man cinema
has been too subtle to have had a dir ect im pact on the rep res ent a tion of the
Other. Its im pact has oc curred im pli citly on in ter twined levels: firstly on
icon o graphic im ages (i.e. land scapes, scenery, at mo spheres), then on so ci‐ 
etal rep res ent a tions (i.e. con tem por ary, his tor ical, and mul ti cul tural Ger ‐
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many), and fi nally on meta- representations (i.e. per cep tion of the re la tion‐ 
ship that the Ger mans have with them selves).
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