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In tro duc tion
Pour in tro duire le dis cours concer nant le pro ces sus de for ma tion de
l’iden ti té ita lienne, il faut tout d’abord sou li gner que l’Ita lie est un
pays jeune. Il est pos sible de par ler d’une "his toire na tio nale" seule‐ 
ment à par tir de 1861, quand l'Ita lie a été dé cla rée "Royaume uni" et a
donc cessé d’être une simple « ex pres sion géo gra phique » 1. Au pa ra‐ 
vant, l’Ita lie était di vi sée en plu sieurs pe tits royaumes, à la merci des
po li tiques des États plus forts, déjà conso li dés de puis des siècles,
comme la France et l’Es pagne. De plus, le pro ces sus d’uni fi ca tion s’est
dé rou lé d’une façon ano male, par étapes for cées et rap pro chées, sous
l’effet de fac teurs assez dif fé rents les uns des autres, comme les trois
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guerres d’in dé pen dance, les plé bis cites et les ac cords di plo ma tiques.
Le ré sul tat a été la nais sance ‘in at ten due’ d’un pays com po sé de tra di‐ 
tions, d’ori gines, de langues et d’his toires hé té ro gènes. Comme le fait
re mar quer un his to rien de l’époque, Giu seppe Fer ra ri (1858  : 535),
l’Ita lie était un «  ra mas sis de peuples, d’États, d’ins ti tu tions et de
gloire réunies par le ha sard ». Sa bi no Cas sese (2014 : 108), quant à lui,
sou ligne que l’Ita lie a été construite sur la "non- homogénéité" lin‐ 
guis tique, po li tique, cultu relle et éco no mique car, selon une phrase
at tri buée à Maz zi ni, elle « est dé pour vue de l’es prit de la na tion » 2.
Du reste, il ob serve (2012 : 3) que le Sta tut al ber tin « était faible et a
joué un rôle se con daire dans la construc tion du pays ».

En core au jourd’hui, des spé cia listes de dif fé rentes dis ci plines
cherchent à mettre en évi dence les as pects qui agrègent et qui, mal‐ 
gré les pro fondes dif fé rences à l’in té rieur de la pé nin sule, consti tuent
un pa tri moine de ré fé rence de l’iden ti té ita lienne.

2

Parmi ces lec tures de l’iden ti té ita lienne, on en si gnale quelques- unes
qui, de façon un peu pa ra doxale, iden ti fient l’élé ment qui agrège dans
l’in di vi dua lisme, c’est- à-dire la ten dance des Ita liens à se re plier sur
leurs propres in té rêts, sans di men sion col lec tive de ré fé rence. Une
telle clé d’in ter pré ta tion est in fluen cée par les théo ries des po li to‐ 
logues Ban field (1958 : 188) et Carlo Tul lio Altan (2000 : 280) qui sou‐
lignent l’in ca pa ci té des Ita liens, à « agir en semble pour le bien com‐ 
mun ou de toute ma nière pour n’im porte quelle fin trans cen dant l’in‐ 
té rêt ma té riel et im mé diat de leur propre fa mille  » (Ban field 1958  :
188).

3

Cette at ti tude est éga le ment dé non cée par Piero Ca la man drei,
membre de l’As sem blée Consti tuante char gée en 1946 de ré di ger la
Consti tu tion ré pu bli caine, dans un dis cours pro non cé le 14 oc tobre
1945 à Flo rence, au cours du quel il conju rait les Ita liens de fuir un
dan ger me na çant la Consti tuante : « notre re lâ che ment, notre scep ti‐ 
cisme, notre égoïsme, une foi faible ou ab sente, notre désir […] de re‐ 
com men cer à nous oc cu per seule ment des in té rêts per son nels, vivre
au jour le jour, lais ser tom ber la po li tique et mé pri ser ceux qui s’en
oc cupent 3 ».

4

Cer tains as pects de l’ana lyse de Ban field ont été ré cu pé rés, en core
ré cem ment, par l’his to rien Vit to rio Vi dot to (2014  : 9)  qui a sou li gné
que l’in di vi dua lisme ob ser vé dans un petit vil lage du sud de l’Ita lie

5
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après la Se conde guerre mon diale 4 est pré sent en core au jourd’hui
dans cer tains par tis po li tiques, comme la Ligue du Nord, qui re ven‐ 
diquent « des iden ti tés sé pa rées […] avec une agres si vi té in so lite en‐ 
vers l’État na tio nal ». Du reste, le so cio logue Ales san dro Ca val li (1994 :
157), en énu mé rant les traits per ma nents du ca rac tère des Ita liens, a
lui aussi évo qué « l’in di vi dua lisme, […] le par ti cu la risme et la mé fiance
en vers les autres ». Ca val li (2001 : 123) sou ligne, en effet, que la théo‐ 
rie du "fa mi lisme amo ral" « n’est pas seule ment une idée de la science
so ciale amé ri caine mais elle a des ra cines pro fondes dans l’image que
les Ita liens ont d’eux- mêmes  ». Selon Vi dot to (2015  : 127), d’ailleurs,
ces élé ments sont ac cen tués par « le contact de plus en plus fré quent
avec une im mi gra tion pro ve nant de ré gions et de cultures dif fé‐ 
rentes, qui sus citent chez les Ita liens des ré ac tions et des formes de
ré sis tance mar quées  ». Dans cette pers pec tive, le contact avec des
cultures et des ha bi tudes dif fé rentes semble donc in fluen cer le pro‐ 
ces sus de construc tion de l’iden ti té ita lienne. Cette contri bu tion veut
alors mettre en évi dence la façon dont cette mé fiance pro duite aussi
par les contacts avec "les autres" pour rait se tra duire, au ni veau ju ri‐ 
dique, par une po li tique hos tile à l’égard de ces der niers. Comme
nous al lons le mon trer, "les autres" sont re pré sen tés, à l’époque li bé‐ 
rale, par les Ita liens eux- mêmes, qui se per ce vaient comme ré ci pro‐ 
que ment étran gers, et au jourd’hui par les étran gers mi grants.

Pour illus trer cette connexion entre une po si tion ren fer mée de
l’iden ti té ita lienne et le trai te ment ré ser vé aux "autres", nous pren‐ 
drons en consi dé ra tion la lé gis la tion en ma tière de cir cu la tion des
per sonnes de l’époque li bé rale jusqu’à au jourd’hui.

6

La lé gis la tion de l’époque li bé rale
Comme l’his to rien Bol la ti l’a sou li gné (1972 : 958), le mo ment où le be‐ 
soin de consta ter l’exis tence et de dé fi nir «  l’Ita lien  » se ma ni feste,
coïn cide avec le pro ces sus de for ma tion de l’État na tio nal 5. À ce mo‐ 
ment, « le mot "ita lien" cesse d’être uni que ment lié à une tra di tion
cultu relle » mais il in clut éga le ment « le fait d’ap par te nir à un col lec‐ 
ti vi té […] ayant une per son na li té po li tique au to nome ». La nais sance
de cette nou velle col lec ti vi té, conti nue Bol la ti, « sup pose la prise de
conscience de la part des Ita liens de leur place réelle, his to rique et
géo gra phique ». Les Ita liens au raient alors dû pou voir com men cer à

7
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consi dé rer le ter ri toire où ils se trou vaient comme un nou vel es pace
com mun. Ce pen dant les lois qui ré gu laient leurs dé pla ce ments à l’in‐ 
té rieur du Royaume sem blaient en tra ver cette prise de conscience.
En effet, ces der nières li mi taient for te ment la pos si bi li té de cir cu ler
sur le ter ri toire ita lien et, de ce fait, elles en cou ra geaient, chez les
Ita liens, la per cep tion que les autres, même si géo gra phi que ment très
proches, n’étaient pas des conci toyens mais plu tôt des étran gers.

Notre ana lyse com mence donc avec la lé gis la tion de l’époque li bé rale
et, no tam ment, avec la lé gis la tion du Royaume de Sar daigne qui de‐ 
vient, après l’uni fi ca tion du Royaume d’Ita lie en 1861, la lé gis la tion na‐ 
tio nale du Royaume en tier. Cette lé gis la tion vi sait en effet à li mi ter
les dé pla ce ments des per sonnes, en les iso lant les unes des autres.

8

Tous les su jets étaient sou mis à des contrôles très sé vères lors de
leurs dé pla ce ments  : l’ar ticle 68 de la loi de sû re té pu blique de 1859
im po sait à qui vou lait se dé pla cer d’une cir cons crip tion (qui équi vaut
à la di men sion d’une pro vince d’au jourd’hui) à l’autre de pré sen ter un
pas se port pour l’in té rieur dé li vré à la dis cré tion du maire. La loi sui‐ 
vante de 1889 im po sait de pré sen ter un pas se port pour l’in té rieur,
même pour sor tir de la com mune. La per sonne qui n’était pas à même
d’ob te nir ce do cu ment pou vait sor tir seule ment si une per sonne
«  res pon sable  » té moi gnait de son hon neur. Ainsi, on im po sait aux
per sonnes de s’en re mettre « à la to lé rance et à la pru dence d’au trui »
(Mal ga ri ni 1884 : 95).

9

Si, comme il a été sou li gné par Ha ber mas (1999  : 36), «  la nais sance
d’une na tion sup pose que les ci toyens puissent construire une nou‐ 
velle forme d’iden ti té col lec tive qui va au- delà des liens for més dans
le cadre des vil lages, des fa milles et des ré gions  », la dite lé gis la tion
semble en tra ver ce pro ces sus de for ma tion de l’iden ti té na tio nale
dans la me sure où la pré sence de ces bar rières bu reau cra tiques
contri buait à des si ner le ter ri toire ita lien non pas comme un
Royaume uni, mais comme une réa li té en core frac tion née en plu‐ 
sieurs pe tites com mu nau tés qui n’avaient pas d’oc ca sion d’échange,
qui en outre par laient des langues dif fé rentes (Conta ri ni 2011) et qui
se per ce vaient comme étran gères. Cas tro no vo (1975 : 188) ob serve en
effet que «  en core pen dant les pre mières dé cen nies après l’Unité,
sub sis taient en Ita lie "beau coup d’Ita lies", cha cune de son côté ».

10
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Outre les su jets en gé né ral, le lé gis la teur contrô lait avec une at ten‐ 
tion par ti cu lière la ca té go rie des va ga bonds. L’ar ticle 436 du code
pénal de 1839 les dé fi nis sait comme des per sonnes «  sans do mi cile
fixe, sans moyen de sub sis tance, qui feignent l’exer cice d’une pro fes‐ 
sion et d’un mé tier in suf fi sant à leur pro cu rer une sub sis tance ». Le
fait de va ga bon der sans un but pré cis était perçu comme ex trê me‐ 
ment dan ge reux par la so cié té et consti tuait un crime pénal : le va ga‐ 
bond de vait en effet être dé non cé par l’au to ri té pu blique à un juge qui
l’in ter ro ge rait 6. Si il ad met tait sa vie er rante, le juge lui en joi gnait de
se cher cher un tra vail, de choi sir une ha bi ta tion et de ne pas l’aban‐ 
don ner sans au to ri sa tion préa lable de l’au to ri té ju di ciaire, de ne pas
fré quen ter bis trots, spec tacles ou réunions po li tiques. S’il ne res pec‐ 
tait pas ces pres crip tions il était condam né pour délit de va ga bon‐ 
dage et em pri son né. En suite, il pou vait être condam né à la peine de
la vi gi lance spé ciale et il de vait se pré sen ter à l’au to ri té dans les dé‐ 
lais im po sés et selon les mo da li tés in di quées par la loi. S’il ne res pec‐ 
tait pas ces pres crip tions, il était condam né à la ré si dence for cée : il
était re lé gué dans une co lo nie qui se trou vait dans des lo ca li tés par ti‐ 
cu liè re ment iso lées comme Li pa ri, Ponza, Pan tel le ria 7. Cette si tua‐ 
tion pou vait d’ailleurs durer même après que le va ga bond avait purgé
sa peine  : dans de nom breuses cir cu laires adres sées aux maires, les
pré fets pré ci saient que la conces sion de leur pas se port pour la cir cu‐ 
la tion in té rieure était de toute façon en core su bor don née à la vo lon té
dis cré tion naire des au to ri tés 8.

11

De cette façon le sys tème ju ri dique ne fai sait qu’ac cen tuer l’iso le ment
de la per sonne éloi gnée de la com mu nau té et des re la tions so ciales.
Cette si tua tion a été di rec te ment ob ser vée par Flo rian et Ca va glie ri
(1897 : 271) les quels, en me nant leur étude sur ce phé no mène, avaient
re mar qué que le va ga bond était em pri son né dans une sorte de « via
cru cis sans fin qui le place dans une po si tion de guerre ou verte et qui
pro duit chez lui un sen ti ment de haine et de ran cœur en vers la so cié‐ 
té », sen ti ment qui était d’au tant plus ac cen tué par le fait que «  les
va ga bonds souffrent l’iso le ment et la so li tude » 9. La mise à la marge
de cette ca té go rie est confir mée aussi par Da Pas sa no qui sou ligne
par ailleurs que la lé gis la tion ita lienne en la ma tière, bien qu’ins pi rée
de la lé gis la tion fran çaise, pu nis sait le va ga bond de ma nière bien plus
grave 10. Même s’il était ita lien, le va ga bond était donc consi dé ré

12
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comme un "étran ger", parce qu’il était privé de la pos si bi li té d’ob te nir
un tra vail et de se ré in té grer dans la so cié té (Da Pas sa no 2004 : 61).

Le contrôle du lé gis la teur ne concer nait pas seule ment les mou ve‐ 
ments in té rieurs au Royaume mais s’élar gis sait aussi à l’émi gra tion. Le
23 fé vrier 1868 le mi nistre de l’In té rieur avait, par exemple, émis une
cir cu laire dans la quelle il sol li ci tait les maires et les pré fets « d’ar rê ter
par quelque moyen que ce soit » le dé part pour l’Al gé rie et les États- 
Unis des su jets qui n’étaient pas à même de prou ver qu'ils dis po saient
déjà d'un tra vail dans le pays de des ti na tion ». Le 20 oc tobre 1868 le
pré fet de Milan dé non çait le fait qu’en Lom bar die, de nom breux
maires de pro vince dé li vraient des pas se ports pour l’étran ger avec
une trop grande fa ci li té, fa vo ri sant ainsi la ten dance « de la po pu la‐ 
tion ru rale à émi grer en se je tant dans toute une série d’in for tunes
jusqu’à ris quer la mort » 11. Le pré fet ex hor tait donc les maires à uti li‐ 
ser, avec l’aide des per sonnes les plus im por tantes de la com mune,
tous les moyens de dis sua sion né ces saires pour écar ter les su jets ir‐ 
ré flé chis du dan ger dans le quel ils se je taient à l’aveu glette 12.

13

Le mi nis tère des Af faires étran gères en voyait aussi à tous les maires
du Royaume un bul le tin bi mes triel dans le quel étaient dé crites, sous
une forme em pha tique, les dra ma tiques condi tions éco no miques et
so ciales des prin ci paux pays de des ti na tion. Les maires étaient en‐ 
suite tenus d’en in for mer la po pu la tion. Si bien que, par exemple, le
bul le tin d'août- septembre 1876 rap por tait : « en Chine, le Consu lat de
Shan ghai si gnale qu’il est très dif fi cile pour les ou vriers ita liens d’ob‐ 
te nir un tra vail dans cette ville. Il est donc in utile d’y émi grer » 13.

14

Tou te fois, la simple po li tique de dis sua sion n’avait pas dé cou ra gé
l’émi gra tion de ma nière si gni fi ca tive, et le Pré sident du Conseil De‐ 
pre tis avait donc adop té une me sure plus ra di cale. Le 6 jan vier 1883, il
a émis une cir cu laire par la quelle il in tro dui sait une taxe à la charge
des émi grants afin de pou voir ob te nir le pas se port. De plus, la pro‐ 
tec tion des émi grants, qui pré voyait soins et as sis tance mé di cale
pen dant le voyage, était confiée aux res sources du fond pour l’émi‐ 
gra tion, fi nan cé par une taxe de huit lires sur chaque billet vendu. De
cette façon l’État évi tait de dé pen ser ne serait- ce qu'une seule lire
pour chaque émi grant. En effet, comme le sou ligne l’his to rienne
Maria Ro sa ria Os tu ni (2001 : 311), les émi grants étaient donc très peu

15
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pro té gés car ils étaient ac com pa gnés seule ment «  jusqu’à l’em bar ca‐ 
tion et en suite jetés en mer et aban don nés à eux- mêmes ».

Comme Pas tore l’a ob ser vé (2004  : 29), cette at ti tude du gou ver ne‐ 
ment en vers les émi grants ita liens a contri bué à la fer me ture de
l’iden ti té et de la na tio na li té ita lienne. Cela non seule ment parce que
la po li tique n’agis sait pas concrè te ment pour créer des condi tions
éco no miques fa vo rables au fait de res ter en Ita lie mais aussi parce
qu’elle est ar ri vée en quelque sorte à "punir" ses conci toyens d'avoir
choi si de quit ter le pays, en pré voyant la perte de la na tio na li té ita‐ 
lienne pour ceux qui ac qué raient la na tio na li té d’un autre pays 14.

16

Si d’un côté, donc, le ter ri toire de l’Ita lie unie était, en réa li té, en core
com po sé de pe tites com mu nau tés iso lées, de l’autre côté l’État
contri buait d’une cer taine ma nière à ren for cer l’idée que l’ou ver ture
vers l’étran ger était dan ge reuse.

17

Cette at ti tude à la mise en marge de ces ca té go ries d’Ita liens semble
s’ins crire dans la théo rie évo quée par Bol la ti (1972  : 960) selon la‐ 
quelle, au cours de toute l’his toire de l’Ita lie, le concept d’« ita lia ni tà »
(consi dé ré comme l’en semble des ca rac té ris tiques qui com posent
l’iden ti té ita lienne) sup pose aussi « l’ita lia ni tu dine », c’est- à-dire l’at‐ 
ti tude à éloi gner des groupes de per sonnes de la so cié té. Dans la so‐ 
cié té ita lienne, ob serve Bol la ti, « il y a tou jours quel qu’un qui, dé ten‐ 
teur de l’ita lia ni té, éta blit les normes d’ap par te nance et ré gule les […]
ex clu sions, confir mant que l’on ne peut pas de ve nir tous ita liens  »
(Bol la ti 1972 : 960).

18

Cette ten dance à "l’ita lia ni tu dine" de vient par ailleurs ma ni feste pen‐ 
dant la dic ta ture fas ciste.

19

Les po li tiques ra cistes bien connues, en effet, ne laissent aucun doute
sur la na ture xé no phobe de la dic ta ture qui a per pé tré les plus graves
vio la tions des Droits de l’homme 15.

20

Par ailleurs, les mou ve ments des ci toyens ita liens étaient en core plus
sur veillés : selon la loi n° 358 de 1931, le Com mis sa riat pour les mi gra‐ 
tions et la co lo ni sa tion était la seule au to ri té qui pou vait au to ri ser les
dé pla ce ments « des groupes de tra vailleurs et des fa milles d’une pro‐ 
vince à l’autre ». De plus, la loi n° 1092 de 1939 (« loi contre l’ur ba ni sa‐ 
tion  ») vi sait à em pê cher «  le libre af flux vers les villes les plus
grandes des per sonnes sans moyen de sub sis tance et sans tra vail » 16.

21
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Une telle po li tique a aug men té l’iso le ment et les in éga li tés entre les
dif fé rentes par ties du pays, en ren for çant le pou voir des en tre pre‐ 
neurs du Nord et en contri buant à ap pau vrir le Sud (Ba sche ri ni 2007 :
87).

Même la dis ci pline sur le do cu ment de ra pa trie ment obli ga toire des
ci toyens qui ne res pec taient pas les normes sur la cir cu la tion de ve‐ 
nait plus sé vère : « l’au to ri té de sé cu ri té pu blique [pou vait] em pê cher
au ci toyen ra pa trié de re tour ner dans la com mune d’où il [avait été]
éloi gné » 17.

22

La li mi ta tion du mou ve ment des ci toyens était éga le ment uti li sée
comme ins tru ment de contrôle et de ré pres sion des per sonnes qui
n'adhé raient pas au ré gime fas ciste : la loi n° 773 de 1931 in tro dui sait
l’in ter dic tion de l'ex pa tria tion pour des rai sons po li tiques.

23

Les étran gers étaient consi dé rés par l’ordre fas ciste comme «  sus‐ 
pects en tout cas » 18. La loi de 1931 im po sait à tous les étran gers de
«  se pré sen ter dans les trois jours sui vant leur en trée dans le
Royaume à l’au to ri té de sû re té pu blique pour s’en re gis trer et éta blir
leur dé cla ra tion de sé jour » 19. Ils étaient aussi obli gés de com mu ni‐ 
quer leurs trans ferts de ré si dence d’une com mune à l’autre du
Royaume.

24

De plus, l’au to ri té de sé cu ri té pu blique pou vait ex pul ser les étran gers
d’une ma nière presque ar bi traire 20.

25

Fi na le ment, l’exal ta tion fa na tique de la race aryenne com por tait une
mise à la marge ex presse des juifs. Les po li tiques dis cri mi na toires ont
concer né à la fois les ci toyens ita liens et étran gers. Tou te fois des
normes spé ci fiques pour éloi gner et dis cri mi ner prio ri tai re ment les
juifs étran gers ont été adop tées  : ceux- ci étaient ex pul sés d’ur gence
même s’ils ré si daient en Ita lie 21. Ceux qui res taient illé ga le ment sur le
ter ri toire ita lien étaient ar rê tés et en voyés dans des camps qui leur
étaient spé ci fi que ment ré ser vés. 22.

26

La lé gis la tion de l’époque ré pu bli ‐
caine
Après la li bé ra tion du nazi fas cisme, le 25 avril 1945, l’Ita lie doit se re‐ 
cons truire sur des bases dé mo cra tiques qui se fondent sur la Consti ‐

27
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tu tion ré pu bli caine en trée en vi gueur le 1  jan vier 1948. L’ar ticle 16 23

de la Consti tu tion re con nait enfin la li ber té de cir cu ler et de sé jour‐ 
ner sur le ter ri toire ita lien qui de vient ainsi un réel es pace unique
pour une na tion unie. Ce pen dant, cet ar ticle n’est ré ser vé qu’aux ci‐ 
toyens ita liens. Il en res sort donc la crainte que l’en trée non contrô‐ 
lée de per sonnes étran gères puisse me na cer l’iden ti té ita lienne si dif‐ 
fi ci le ment pro té gée. Cette at ti tude semble dé men tie (Pas tore 2004  :
26) dans les an nées 1980 quand l’Ita lie de vient un pays de forte im mi‐ 
gra tion  : la loi n° 39 de 1990 pré voyait l’en trée, bien qu'évi dem ment
contrô lée, des étran gers. Le lé gis la teur avait in tro duit le cri tère de la
pro gram ma tion des quo tas d’en trée, cal cu lés an nuel le ment par le
gou ver ne ment, sur la base de la com pa ti bi li té avec l’éco no mie na tio‐ 
nale, des dis po ni bi li tés fi nan cières et des struc tures ad mi nis tra tives.
Ce pen dant, la mon tée au pou voir d’un parti xé no phobe comme la
Ligue du Nord, al liée de Ber lus co ni dans le gou ver ne ment de 1994, a
bou le ver sé l’at ti tude de la po li tique ita lienne en vers les étran gers qui
ont alors été per çus comme une me nace.

er

Ainsi, si à l’époque li bé rale chaque com mu nau té lo cale avait ten dance
à s’iso ler, au jourd’hui c’est la com mu nau té na tio nale qui s’isole face
aux nou veaux "autres" re pré sen tés par les mi grants.

28

Les deux lois n° 189/2002 et n° 94/2009 ont, en effet, dé man te lé les
quelques struc tures mises en place en 1990 pour l’ac cueil des étran‐ 
gers. Avant tout, l’en trée en Ita lie est in ter dite non seule ment aux
étran gers qui consti tuent une me nace pour l’ordre pu blic et la sû re té,
mais aussi à ceux qui ont com mis des dé lits liés à la vio la tion du droit
d’au teur (afin de pré ve nir la vente de pro duits de marques contre‐ 
faites et le pi ra tage in for ma tique). Pour ob te nir un per mis de sé jour,
l’étran ger doit en suite prou ver qu'il dis pose de moyens de sub sis‐ 
tance du rant son sé jour en Ita lie et pour son re tour dans son pays
d’ori gine. La loi 94/2009 pré voit que la dé li vrance du per mis de sé‐ 
jour est su bor don née au ver se ment d’une contri bu tion de 80 à 200
euros, des ti née à un fonds pour le ra pa trie ment vers le pays d’ori‐ 
gine 24. Les étran gers doivent éga le ment sous crire à un "ac cord d’in‐ 
té gra tion" par le quel ils s’en gagent à at teindre des ob jec tifs spé ci‐ 
fiques  : ils doivent ap prendre la langue ita lienne et connaitre la
culture ita lienne. En cas d'échec aux épreuves im po sées, ils sont ex‐ 
pul sés d’Ita lie 25. Outre l’ac cord d’in té gra tion, ils doivent éga le ment
sous crire à un "contrat de sé jour" 26 : pour ne pas être re je tés comme
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clan des tins, les mi grants doivent, avant d’en trer en Ita lie, prendre
contact avec un em ployeur ita lien qui ac cepte de les em bau cher et,
dans les huit jours sui vant leur en trée en Ita lie, ils doivent pré sen ter
leur contrat de tra vail au gui chet des ser vices d'im mi gra tion.

Le re grou pe ment fa mi lial n’est au to ri sé que pour le conjoint, les en‐ 
fants mi neurs, les pa rents qui n’ont pas d’autres en fants dans leur
pays d’ori gine ou qui ont plus de 65 ans si les autres en fants sont dans
l’im pos si bi li té de s'en oc cu per pour des rai sons de santé, et aux en‐ 
fants ma jeurs s’ils se trouvent dans une condi tion d’in va li di té to tale 27.

30

Cette no tion de fa mille est plus res treinte que celle pré vue avant l’en‐ 
trée en vi gueur de la loi 189/2002, par l’ar ticle 27 de la loi n° 40 de
1998 28. La Cour consti tu tion nelle, dans sa dé ci sion n° 224/2005 avait
même jus ti fié cette nou velle no tion de fa mille en af fir mant que « l’af‐ 
fec tion fa mi liale re pré sente un simple in té rêt dé pour vu de pro tec tion
in ter na tio nale ». C’est pour quoi la doc trine ita lienne a parlé de « no‐ 
tion ré gres sive de fa mille qui ag grave la pré ca ri té des étran gers en
Ita lie » 29. Cela marque par ailleurs un écart entre une cer taine idée
de la fa mille ita lienne, en cou ra gée par l’Église ca tho lique, ap puyée
par une par tie im por tante de la classe po li tique ita lienne, qui doit
res ter unie, qui est fon dée sur le sa cre ment du ma riage, qui est pro‐ 
té gée 30 par les or ga ni sa tions ca tho liques or ga ni sant des «  Fa mi ly
day » 31 pour dé fendre cette idée, et d'autre part la fa mille étran gère
dont l’im por tance des liens qui la consti tuent n’est pas dé ci dée par
ses membres mais par la loi.

31

Cette dis cri mi na tion des fa milles étran gères semble d’au tant plus évi‐ 
dente si l’on consi dère que les en fants nés en Ita lie de pa rents étran‐ 
gers, même s’ils vivent en Ita lie, qu’ils fré quentent les écoles ita‐ 
liennes et connaissent la culture et la langue ita lienne, ne peuvent ac‐ 
qué rir la na tio na li té ita lienne que s’ils ré sident sans in ter rup tion en
Ita lie jusqu’à leurs 18 ans, la loi n° 91 de 1992 sur l’at tri bu tion de la na‐ 
tio na li té adop tant le cri tère du jus san gui nis et non pas du jus soli 32.
Comme il a été sou li gné par Pas tore (2004  : 28), le choix de ne pas
chan ger cette loi dans le sens du jus soli re flète la vo lon té po li tique
de ne pas fa vo ri ser l’in té gra tion parce que « la loi sur l’at tri bu tion de
la na tio na li té […] est un ins tru ment im por tant pour dis cri mi ner et
mettre à la marge les mi grants ». Cela in flue éga le ment sur la for ma‐ 
tion de l’iden ti té ita lienne qui finit par se construire sur des bases
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dés équi li brées parce que des mil lions d’Ita liens, fils d’émi grés, qui
n’ont ja mais vécu en Ita lie, peuvent voter et ainsi par ti ci per aux choix
du pro ces sus dé mo cra tique ita lien alors que des cen taines de mil liers
d’étran gers, nés et ré si dant en Ita lie, ne peuvent pas par ti ci per à la vie
po li tique parce que dé pour vus de la na tio na li té ita lienne, même s’ils y
tra vaillent et y payent leurs im pôts 33. L’"ita lia ni tu dine" évo quée pas
Bol la ti prend donc ici la forme de la mar gi na li sa tion des mi grants qui
veulent mais ne peuvent pas s’in té grer dans la so cié té ita lienne mal‐ 
gré leur contri bu tion au fonc tion ne ment éco no mique du pays.

Enfin, comme sou li gné par Pu giot to (2010  : 45), la dis ci pline en ma‐ 
tière d’ex pul sion ne laisse plus aucun doute sur l’hos ti li té du lé gis la‐ 
teur en vers les mi grants. La loi de 1998 pré voyait que l’ex pul sion de
l’im mi gré ad vienne par in ti ma tion d’aban don ner le ter ri toire na tio nal,
dans un délai de quinze jours. L'uti li sa tion du man dat aux forces ar‐ 
mées pour l’ame ner jusqu’à la fron tière était ré ser vée à des cas d’ex‐ 
cep tion. En 2002, l’ex pul sion avec man dat de vient la règle gé né rale,
avec dé cret exé cu tif im mé diat, alors que l’in ti ma tion est ré ser vée à la
seule hy po thèse où l’étran ger de meure sur le ter ri toire de l’État avec
un per mis de sé jour pé ri mé. Le lé gis la teur a aussi im po sé aux mi‐ 
grants un sé jour d’une pé riode de 60 jours dans des centres d’iden ti‐ 
fi ca tion, dans l’at tente de re trou ver leurs do cu ments de voyage. Ces
centres, créés pour re te nir les mi grants qui ne pos sèdent pas de do‐ 
cu ments d’iden ti té, de viennent au jourd’hui un pas sage obli ga toire
avant l’ex pul sion. Par ailleurs, la loi n°  94/2009 a al lon gé la durée
maxi male de sé jour dans ces centres à six mois, avec pro ro ga tion
pos sible d’une année sup plé men taire.

33

Ce pen dant, plus ré cem ment, cette at ti tude de mé fiance semble avoir
été par tiel le ment dé men tie. Mal gré la pré sence, en core forte au‐ 
jourd’hui, de la Ligue du Nord dans la po li tique ita lienne, le gou ver ne‐ 
ment Letta de 2013 avait mis en place une grande opé ra tion de sau ve‐ 
tage des ba teaux de mi grants, l’opé ra tion Mare Nos trum. Il s’agis sait
d’une opé ra tion qui pré voyait une dé pense de 9 mil lions d’euros par
mois, en tiè re ment as su mée par les caisses de l’État ita lien (ce qui
n’est pas né gli geable sur tout pour un État qui se trouve dans une si‐ 
tua tion de grave crise éco no mique comme l’Ita lie), une di zaine de na‐ 
vires, 900 hommes et qui avait comme prio ri té le sau ve tage des mi‐ 
grants, si bien que les ba teaux de la Ma rine ita lienne par cou raient
jusqu’à 172 milles nau tiques de puis les côtes de l’Ita lie. Comme l’a sou‐

34



Les politiques migratoires comme clé d’interprétation du processus de formation de l’identité italienne

Licence CC BY 4.0

li gné, avec or gueil 34, la pré si dente de la Chambre des dé pu tés, Laura
Bol dri ni, de cette façon, chaque vie sau vée a coûté au gou ver ne ment
ita lien 600 euros. Cette opé ra tion a per mis de sau ver un total de
120 300 per sonnes.

Ce pen dant comme elle coû tait trop cher aux caisses de l’État ita lien,
l’opé ra tion a été rem pla cée, en no vembre 2014, par l’opé ra tion Tri ton
en tiè re ment à la charge de l’Union eu ro péenne, qui a dé ci dé de ne
dé pen ser que 2,9 mil lions d’euros par mois (au lieu de 9 mil lions), qui
n’uti lise que deux avions, un hé li co ptère, sept na vires et 65 of fi ciers
(au lieu de 12 na vires et 900 hommes) et qui, sur tout, n’a pas comme
ob jec tif le sau ve tage, mais seule ment la sur veillance des fron tières.
Par consé quent, le nombre des décès a connu une crois sance ver ti gi‐ 
neuse 35.

35

L’af flux de plus en plus mas sif des mi grants sur les côtes ita liennes a
par ailleurs pous sé le lé gis la teur ita lien à adop ter très ré cem ment des
nou velles me sures res tric tives. Il s’agit no tam ment du décret- loi n° 13
du 17 fé vrier 2017 in ti tu lé « dis po si zio ni ur gen ti per l’ac ce le ra zione dei
prov ve di men ti in ma te ria di pro te zione in ter na zio nale, non ché per il
contras to dell’im mi gra zione ille gale  » 36. Afin d’ac cé lé rer les pro cé‐ 
dures pour la re con nais sance du droit d’asile, le dé cret pré voit la sup‐ 
pres sion du droit des mi grants de faire appel d’un ju ge ment dé fa vo‐ 
rable pro non cé par la com mis sion ter ri to riale char gée de dé ci der sur
les de mandes de pro tec tion in ter na tio nale. Par ailleurs, il pré voit
l’aug men ta tion des centres d’iden ti fi ca tion qui s’ap pel le ront do ré na‐ 
vant « Cen tri di per ma nen za per il rim pa trio » 37 et qui pas se ront de
quatre à vingt sur l'en semble du ter ri toire na tio nal.

36

Plu sieurs as so cia tions 38 pour la pro tec tion des droits des mi grants
ont cri ti qué ces normes  : Luigi Man co ni, dé pu té du Parti dé mo cra‐ 
tique 39 et pré sident de l’as so cia tion A buon di rit to a sou li gné que le
dé cret éta blit « pour les étran gers un droit af fai bli et in égal, où même
une es pèce de "droit eth nique" » 40.

37

Conclu sion
En par cou rant ce bref compte rendu, re la tif aux me sures adop tées de
l’époque li bé rale jusqu’à nos jours, il ap pa rait que l’in di vi dua lisme que
plu sieurs so cio logues et his to riens posent à la base de l’iden ti té ita ‐
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lienne, pour rait avoir été in fluen cé aussi par une at ti tude des Ita liens
à ne pas s’in té grer avec "les autres". Cette iden ti té semble en effet,
pour cer tains as pects, im per méable aux contacts ex té rieurs mal gré
l’ex pé rience tour men tée de l’émi gra tion ita lienne au début du siècle
der nier, quand le sort de grandes masses était étroi te ment lié aux po‐ 
li tiques d’ac cueil des pays re joints.

Dans un pre mier temps, la po li tique ita lienne semble avoir évité les
contacts entre les Ita liens eux- mêmes, éloi gné les va ga bonds et ceux
qui émi graient et se met taient en contact avec des peuples étran gers.
Puis, ré cem ment, elle a eu une même ten dance à li mi ter l’in té gra tion
d’autres peuples mi grants en Ita lie. Ainsi, au cours de 150 an nées
d’his toire, l’iden ti té ita lienne pour rait s’être for mée aussi par dif fé‐ 
rence par rap port à des ca té go ries de per sonnes consi dé rées comme
étant "autres".

39

Au jourd’hui, le rap port entre l’Ita lie et les étran gers ne concerne plus
seule ment l’Ita lie mais éga le ment l’Union eu ro péenne, dont l’Ita lie fait
par tie. Si l’État est fondé sur le ter ri toire, le peuple et la sou ve rai ne té,
il est clair qu’au jourd’hui les fron tières de l’État ita lien sont in clues
dans celles de l’Union eu ro péenne et que le peuple ita lien de vient
par tie du peuple eu ro péen gou ver né par les ins ti tu tions eu ro péennes.
Cela de vrait sup po ser que le concept d’"ita lia ni tà" soit éga le ment prêt
à être in té gré dans les va leurs prô nées par l’Union et l’opé ra tion Mare
Nos trum pour rait être un exemple de ten ta tive d’ou ver ture. Du reste,
comme Ha ber mas l’a sou li gné, « toutes les Na tions eu ro péennes sont
au jourd’hui ap pe lées à par cou rir le che min qui les condui ra à être des
so cié tés mul ti cul tu relles fon dées sur le prin cipe de l’in clu sion des
autres » (Ha ber mas 1999  : 48). En effet, cer tains so cio logues ita liens
font re mar quer que « le lo ca lisme des Ita liens qui s’iden ti fient da van‐ 
tage à leur ville ou ré gion qu'à leur pays » (Giac car di 2000 : 119) pour‐ 
rait se trans for mer, à l’époque de la glo ba li sa tion, en une res source
parce que l’Ita lie semble plus prête que d’autres pays à re non cer à
l’idée d’État- Nation et à s’in té grer donc dans une nou velle réa li té dé‐ 
pour vue de liens na tio naux (Sciol la 1997 : 87). Il fau dra donc s’in ter ro‐ 
ger sur le futur de cette iden ti té ita lienne–eu ro péenne et com‐ 
prendre si elle veut conti nuer à être ren fer mée, ou plu tôt s'ou vrir aux
prin cipes de so li da ri té, qui sont évo qués dans la Charte des droits
fon da men taux de l’Union eu ro péenne 41 ainsi que dans l’ar ticle 3 § 2
du Trai té sur l’Union eu ro péenne 42.
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6  Ar ticle 82 de la loi de sû re té pu blique n° 3720 de 1859.

7  Il s’agit d’îles ita liennes très pe tites et l’île de Pan tel le ria est aussi très
éloi gnée de la pé nin sule ita lienne.

8  Cf. par exemple la cir cu laire du pré fet de la ville de Ber game du 26 no‐ 
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ty.it/rapporti- annuali/rapporto- annuale-2016-2017/eu ro pa/ita lia/.

Français
Cet ar ticle pro pose une clé de lec ture du pro ces sus de for ma tion de l’iden‐ 
ti té ita lienne, qui pour rait avoir été in fluen cé par une cer taine mé fiance en‐ 
vers les étran gers et plus gé né ra le ment en vers "les autres". On exa mi ne ra,
dans cette pers pec tive, la lé gis la tion ita lienne en ma tière de li ber té de cir‐ 
cu la tion des Ita liens et des étran gers et en ma tière d’im mi gra tion de puis
l’époque li bé rale jusqu’à nos jours.

English
This art icle deals with the form a tion of the Italian iden tity that was a pro‐ 
cess deeply in flu enced by a cer tain sus pi cion against the strangers and not‐ 
ably against the mi grants. We will ex am ine, under this per spect ive, the
Italian le gis la tion on free dom of move ment and cir cu la tion, from the lib eral
period to nowadays.

Mots-clés
identité italienne, migrant, étranger, législation

Carolina Simoncini
ATER, Université de Poitiers

https://preo.ube.fr/textesetcontextes/index.php?id=466

