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Théâtre italien contemporain : du Nuovo
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Belén Tortosa Pujante

PLAN

La décennie des manifestes
Post-avant-garde, postmodernité, posthumes
Le théâtre du nouveau millénaire

TEXTE

Dans Epo pea della pol vere. II Tea tro della Socìetas Raf fael lo San zio
1992–1999 (2001), un livre clé de la théâ tro lo gie de la Socìetas Raf fael‐ 
lo San zio, Romeo Cas tel luc ci af firme que son théâtre ne peut pas être
consi dé ré comme le ré sul tat d’un nou veau mou ve ment d’avant- garde
ni de l’un de ces cou rants qui ont vu le jour au début du siècle der nier.
En fait, les pro pos de Cas tel luc ci mettent en évi dence la pos ture
post mo derne qu’il re ven dique pour son œuvre : «  Non c’è nes su na
guar dia: la bat ta glia è già stata com bat tu ta. Non c’è nes su na avan‐ 
guar dia, per ché non c’è più di re zione.  » Il s’ap puie clai re ment sur la
ré flexion du théo ri cien al le mand Hans- Thies Leh mann qui es time né‐ 
ces saire une ana lyse sé rieuse de ces nou velles pra tiques théâ trales
in dé pen dam ment de leur conti nui té ou dis con ti nui té his to rique :
« L’avant- garde est un concept qui est né dans la pen sée de la Mo der‐ 
ni té et qui né ces site une ré vi sion ur gente. Qu’il s’agisse de l’exal ta tion
de l’avant- garde ou du té moi gnage de son pro fond échec, la vi sion de
la fin du XX  siècle à nos jours doit conce voir le théâtre d’une ma nière
dif fé rente  ».
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Ana ly ser le théâtre ita lien de la se conde moi tié du siècle der nier et du
début du pré sent siècle peut être une tâche dif fi cile. Sur tout, au re‐ 
gard de la vaste pro duc tion cri tique fort dé taillée que les études
théâ trales ont connue ces der nières dé cen nies en Ita lie, et de la
grande va rié té d’éti quettes et de clas si fi ca tions pro po sées pour iden‐ 
ti fier et dé crire les nou velles stra té gies théâ trales.
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Peut- être l’éti quette Nuovo Tea tro, que Giu seppe Bar to luc ci a créée
dans les an nées soixante et que Fran co Qua dri a re prise à la fin des
an nées quatre- vingt, est- elle celle qui s’est im po sée dans les études
théâ trales pour dé crire ce théâtre . Ce Nuovo Tea tro  com mence son
pé riple par les avant- gardes his to riques du début du XX  siècle, puis,
dans les an nées soixante, l’im pul sion est don née, en Ita lie comme
dans le reste de l’Eu rope, avec la nais sance de la per for mance art. Ce‐ 
pen dant, au terme de ce par cours, l’ad jec tif “nou veau” n’est peut- être
plus aussi adap té. Il met l’ac cent sur la nou veau té de l’œuvre qui si‐ 
gne rait donc son ori gi na li té. Il n’y a pas à s’en éton ner dans le
contexte de notre monde ac tuel qui ré clame et sti mule le re nou vel le‐ 
ment in ces sant comme la seule voie pour at teindre le plus haut ni‐ 
veau de com pé ti ti vi té. Il en dé coule que l’œuvre d’art est éva luée en
fonc tion de son degré de “nou veau té” et non de sa “né ces si té”. L’im‐ 
pé ra tif « (se) re nou ve ler ou mou rir », que le ca pi ta lisme le plus fé roce
nous im pose, est bien là, tapi dans l’ad jec tif “nou veau”.

3

3

e

Vi via na Gra va no lui pré fère les ad jec tifs “ac tuel” et “contem po rain”,
s’ins cri vant dans la voie ou verte, res pec ti ve ment, par Wal ter Ben ja‐ 
min et Gior gio Agam ben :

4

Non è dunque la no vi tà che de ter mi na il va lore de una certa pro du ‐
zione ar tis ti ca ma la contem po ra nei tà al suo os ser va tore/frui tore.
Vor rei in som ma ri ven di care la ne ces sa ria pos si bi li tà di porsi come
contem po ra nei da van ti a una data ma te ria, e non a consi de rare quel ‐
la ma te ria come tale 4.

Pen ser le théâtre du XXI  siècle à par tir de son “ac tua li té” et de sa
“contem po ra néi té” nous éloigne d’une concep tion qui s’ap puie sur sa
qua li té de “nou veau té” ou d’“ori gi na li té”. C’est le lec teur et le spec ta‐ 
teur, de puis leur contem po ra néi té, qui donnent à l’œuvre sa va leur,
et, par consé quent elle n’a pas à être jus ti fiée : elle existe ou non au
mo ment de sa trans for ma tion na tu relle et in ces sante à tra vers les
lec tures qui en sont faites. Au- delà des éti quettes ou des no men cla‐ 
tures, dont le but est d’uni fier une série de ca rac té ris tiques com‐ 
munes à une cer taine ten dance, une car to gra phie de l’his toire des
arts de la scène en Ita lie se doit de rendre compte de la riche di ver si‐ 
té de cou rants qui font que ce phé no mène soit à la fois in ter mit tent
et conti nu.
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La dé cen nie des ma ni festes
Les an nées soixante en Ita lie, comme dans le reste de l’Eu rope, sont
une époque de grands bou le ver se ments et trans for ma tions sur le
plan so cial, po li tique et cultu rel. Ce sont les an nées des ré voltes étu‐ 
diantes qui éclatent, en France, en 1968, et se ré pandent dans le reste
de l’Eu rope, no tam ment en Ita lie, don nant forme à l’uto pie d’une pos‐ 
sible ré vo lu tion. Au cours de ces an nées, l’Ita lie connaît une pro duc‐ 
tion cultu relle et lit té raire riche et ef fer ves cente, en par ti cu lier grâce
au Grup po 63 – éga le ment ap pe lé “néo- avant-garde lit té raire”–, com‐ 
po sé de poètes, de cri tiques et d’écri vains comme Um ber to Eco,
Nanni Ba les tri ni ou Edoar do San gui ne ti . Le boom éco no mique des
an nées soixante, grâce au dé ve lop pe ment de l’in dus tria li sa tion qui
s’ouvre au champ cultu rel, im pose éga le ment un nou veau type de
pro duc tion cultu relle dé ter mi né par les mé dias de masse et, plus pré‐ 
ci sé ment, par la té lé vi sion. Après la crise de 1968, les in tel lec tuels et
les ar tistes cherchent de nou veaux mo dèles de pro duc tion cultu relle
al ter na tifs à ceux des mé dias de masse.

6
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En ce qui concerne le do maine théâ tral, même si dès la fin des an nées
1950 le texte dra ma tique est déjà sou mis à des ex pé ri men ta tions par
des au teurs tels que Car me lo Bene , Carlo Quar tuc ci, Giu lia no Sca bia,
Clau dio Re mon di, Gian car lo Celli et Mario Ricci , nous avons en core
af faire à une lit té ra ture dra ma tique qui se tourne vers des au teurs
eu ro péens comme Sartre, Io nes co et Genet, et vers le nou veau réa‐ 
lisme an glais de Ha rold Pin ter, John Os borne, Ar nold Wes ker et John
Arden, plu tôt que vers le théâtre de l’ab surde de Be ckett. Ce n’est que
vers les an nées soixante, no tam ment grâce aux ré flexions du Grup po
63 sur la ques tion des re la tions entre le théâtre et la lit té ra ture, que
la fi gure du met teur en scène en tant qu’au teur théâ tral est re ven di‐ 
quée fer me ment et que les nou veaux pa ra digmes de l’écri ture scé‐ 
nique sont éla bo rés et mûris. Cer taines des pièces clés du théâtre de
Dario Fo cor res pondent à cette pé riode : par exemple, Mis te ro Buffo
(1969) et Morte ac ci den tale di un anar chi co (1970). Fo y ex plore des
pro blé ma tiques liées à l’ora li té et à l’im pro vi sa tion. La cri tique ita‐ 
lienne a fixé le Congrès d’Ivea en 1967 comme la date clé du Nuovo
Tea tro.
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Or ga ni sé du 9 au 12 juin, il a été pensé comme une ren contre entre
ar tistes et cri tiques de théâtre pour jeter les bases d’une scène qui
com men çait déjà à ger mer à tra vers l’œuvre de Bene, l’in fluence
d’autres groupes étran gers en Ita lie comme le Li ving Theatre, ou des
met teurs en scène comme Peter Brook, Jerzy Gro tows ki ou Ta deusz
Kan tor. Selon les mots d’Oli vie ro Ponte di Pino, le congrès « fu piut‐ 
tos to un’oc ca sione d’in con tro e vi si bi li tà per un’area mar gi nale, ma
ampia e vi vace  ».
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Le ma ni feste, in ti tu lé « Ele men ti di dis cus sione per un conve gno sul
Nuovo Tea tro » et signé par des cri tiques tels que Giu seppe Bar to luc‐ 
ci, Et tore Ca prio lo, Edoar do Fa di ni et Fran co Qua dri – ma ni feste éga‐ 
le ment pré sen té à cette oc ca sion  – je tait les bases d’une nov langue
plus adap tée au nou veau phé no mène théâ tral (théâtre- laboratoire,
es pace scé nique, es pace so nore, théâtre col lec tif, etc.), pré sen tait
une ana lyse des mé ca nismes de pro duc tion ar tis tique et pro po sait
d’autres al ter na tives à ce que l’on ap pelle le Tea tri Sta bi li  en termes
de struc tures or ga ni sa tion nelles, ca pables de gé né rer un nou veau
pu blic.
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C’est ainsi que la dé cen nie sui vante voit naître un grand nombre de
cir cuits théâ traux al ter na tifs aux ins ti tu tion nels comme le Terzo tea‐ 
tro, dont la ré fé rence était l’Odin Tea tret d’Eu ge nio Barba, pour tant
fondé au Da ne mark. Pa ral lè le ment au ma ni feste du congrès d’Ivea, un
autre ma ni feste a ob te nu une ré per cus sion im mé diate : « Arte po ve‐ 
ra » de Ger ma no Ce lant, pu blié en 1967 à Gênes, soit un an avant la
pu bli ca tion de l’essai de Jerzy Gro tows ki, Vers un théâtre pauvre .
Ce lant y dé crit un nou veau champ ar tis tique qui os cille entre les arts
plas tiques et le théâtre, et dont l’ob jec tif est « ri durre ai mi ni mi ter‐ 
mi ni, nell’im po ve rire i segni, per ri durre ai loro ar che ti pi  ». Il s’agit
d’évi ter toute ten ta tive de com mer cia li sa tion de l’œuvre d’art, aussi
celle- ci n’est- elle plus conçue comme un objet ar tis tique, l’at ten tion
se dé pla çant vers une ré flexion es thé tique sur sa ma té ria li té et ses
pro cé dés de fa bri ca tion. Le ma ni feste de Ce lant a été in ter pré té
comme l’ef fon dre ment de l’ar ti fice théâ tral face à la réa li té. Des an‐ 
nées plus tôt, en 1959, le so cio logue canado- américain Er ving Goff‐ 
man pu bliait The Pre sen ta tion of Self in Eve ry day Life, un texte dans
le quel il prend le théâtre comme mo dèle pour com prendre la vie so‐ 
ciale, l’in di vi du étant dès lors conçu comme l’ac teur et le dra ma turge
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de sa propre vie quo ti dienne, tra vaillant à dé ve lop per une po li tique
de l’ex pé rience.

Le théâtre- monde sera le mo dèle de tra vail de Ju dith Ma li na et Ju lian
Beck avec le Li ving Theatre, dont l’in fluence sur la scène ita lienne des
an nées soixante- dix a nour ri un type de théâtre qui a fa vo ri sé l’ac tion
(pré sen ta tion) sur la re pré sen ta tion et a dé ser té les es paces théâ‐ 
traux conven tion nels. Ce se ront les pre mières an nées de ce phé no‐ 
mène du théâtre hors les murs. Parmi les groupes ou créa teurs qui,
au cours des an nées 1970, se sont dis tin gués par cette mu ta tion vers
des contextes non théâ traux ci tons, entre autres, Lo re da na Per is si‐ 
not to e As sem blea Tea tro, Remo Ros ta gno, Auro Fran zo ni, Gui lia no
Sca bia, Fran co Pas sa tore, Ri car do Da li si, Col let ti vo Gio cos fe ra, Spa‐ 
zio ze ro, Tea tro Gioco Vita.

11

Post- avant-garde, post mo der ni té,
post humes
Vers la fin des an nées soixante- dix, au plus fort des mu ta tions de la
scène théâ trale, Giu seppe Bar to luc ci pro clame la nais sance de la
post- avant-garde , et il y in clut les com pa gnies Car ro zone, Si mone
Ca rel la et Gaia Scien za. Cette liste, comme le pré cisent Ga briel la
Gian na chi et Nick Kaye (2002), s’élar git à d’autres com pa gnies comme
Socìetas Raf fael lo San zio ou Mario Mar tone avec Falso Mo vi men to,
qui ont com men cé à faire du théâtre au début des an nées quatre- 
vingt.
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Le théâtre des an nées soixante et du début des an nées soixante- dix a
servi de base pour éta blir les prin ci pales ca rac té ris tiques de la post- 
avant-garde. Ce pen dant, alors que l’avant- garde des an nées soixante
abor dait l’œuvre clas sique mo derne sur le mode trans gres sif, dé cons‐ 
trui sant le canon dra ma tique tra di tion nel, la post- avant-garde trou‐ 
vait son point de dé part «   dans une conta mi na tion des ca rac tères
propres à l’évé ne ment théâ tral lui- même » – « found its early points
of de par ture in a conta mi na tion of the very terms of the thea tri cal
event it self   »  –, cette «  conta mi na tion  » com men çant par une ré‐ 
duc tion ou une mi ni mi sa tion de l’évé ne ment théâ tral. Ce sont les dé‐
buts de ce que Giu seppe Bar to luc ci et Lo ren zo Mango (1980) ap‐ 
pellent la « scène ana ly tique » du théâtre post- avant-gardiste . Pour

13
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Va len ti na Va len ti ni, la post- avant-garde se ca rac té rise par un rejet du
«  produit- spectacle  », en traî nant de ce fait un rejet des dis po si tifs
conven tion nels de pro duc tion et d’or ga ni sa tion, ainsi qu’un déni de la
dyade ac teur/per son nage . Le théâtre post- avant-gardiste en Ita lie
pro po sait un pro gramme qui pri vi lé giait le ca rac tère per for ma tif de la
pièce  : juste « des études, des tests,  rien de ter mi né, des ob jets qui
changent selon l’es pace qu’ils oc cupent  ».

15

16

Il ne faut pas ou blier que la post- avant-garde théâ trale coïn cide avec
la crise de la mo der ni té et la mise en place de la pen sée post mo‐ 
derne. Des concepts tels que la dia lec tique, le conflit, l’an ta go nisme,
l’uto pie, la ré vo lu tion et la sub ver sion, qui fonc tion naient comme des
ou tils concep tuels pour les avant- gardes des an nées soixante, ont été
dé lais sés et rem pla cés par la ca tas trophe, l’iro nie, la fin de l’his toire et
du pro grès, l’ir ra tio na li té, la dis so lu tion de l’ar ti cu la tion sujet et objet,
le no ma disme, la perte de centre ou le si mu lacre. Tous ces termes
viennent consti tuer le nou veau ré per toire concep tuel ar tis tique de
ces an nées . Nous avons af faire à une nou velle es thé tique comme le
si gnale Va len ti na Va len ti ni  : «  il sen ti men to della fine, vis su to come
lutto non ri sar ci bile e pro vo ca to dalla scon fit ta delle ri vo lu zio ni, tro‐ 
va va nel pen sie ro pos mo der no una sorta di ri si gni fi ca zione e in ver‐ 
sione di senso  ».
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Parmi les troupes théâ trales dont les tra vaux se dis tinguent par cette
es thé tique post mo derne, ci tons Ma gaz zi ni Cri mi na li dans sa
deuxième étape. La com pa gnie pri vi lé gia les lieux de ras sem ble ment
de masse comme les stades de foot ball (Verso lo zero, 1980) ou l’uti li‐ 
sa tion de la science- fiction, qui ser vit de ma té riau pour la créa tion
d’at mo sphères et d’images com plè te ment dé con tex tua li sées (Crol lo
ner vo so, 1980). Elle ex pé ri men ta le mé lange de mé dias et de genres –
le ci né ma, la té lé vi sion, la pu bli ci té, le sport, la bande des si née, la
mu sique, la fan tai sie – dans les dif fé rents for mats : concerts en di rect
(Last concert pa la roid, 1976 à Rome ou Zone Calde, 1981 à Bo logne)  ;
pro duc tion de disques sous le nom de Ma gaz zi ni Cri mi na li Music
(Crol lo ner vo so, 1980 ; Notte senza fine (1983), dont le prin ci pal in té rêt
était la mu sique d’am biance et l’ap pro pria tion de pièces mu si cales
exis tantes. Par ailleurs, la troupe pu blia une revue qui prit le nom du
groupe – Il Car ro zone, pour le pre mier nu mé ro, puis Ma gaz zi ni Cri‐ 
mi na li– et ser vit la stra té gie de com mu ni ca tion du groupe. Le tra vail
de com pa gnies comme celle- ci, mit en évi dence les re la tions entre
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l’art et la culture de masse, élé ment cen tral de la nou velle es thé tique
post mo derne. 

Ga briel la Gian na chi et Nick Kaye (2002) si gnalent ce pen dant que la
post- avant-garde ita lienne de la fin du siècle der nier a pris ses dis‐ 
tances à l’égard de cette es thé tique post mo derne pour re- signifier la
scène et trou ver ses propres ré fé rences his to riques et cultu relles. Le
théâtre post- avant-gardiste s’éloigne ainsi de l’ap pro pria tion cultu‐ 
relle, pra tique tra di tion nelle de la scène post mo derne orien tée vers la
so cié té de masse, pour pro po ser de nou velles formes d’ap pro pria tion.

16

Une autre date clé dans l’his toire de la cri tique du Nuovo Tea tro en
Ita lie a été le congrès Le forze in campo qui s’est tenu à Mo dène en
1986. La plu part des par ti ci pants y ont re con nu la né ces si té pour le
théâtre de se dé ga ger de l’es thé tique post mo derne du spec ta cu laire,
trop liée aux mé dias de masse, et d’adop ter de nou velles stra té gies .
Il s’agi rait dès lors de conce voir le spec tacle comme une œuvre as pi‐ 
rant à son in té gri té sans re non cer pour au tant à l’es thé tique de la
frag men ta tion, ap port ma jeur de la post mo der ni té. Ce qui condui rait
à ré cu pé rer l’art de ra con ter, mais au moyen de nou velles formes nar‐ 
ra tives. Toutes les per sonnes pré sentes au congrès ont re con nu que
la di men sion ana ly tique du Nuovo Tea tro (Giu seppe Bar to luc ci et Lo‐ 
ren zo Mango, 1980) et la spec ta cu la ri té post mo derne étaient dé sor‐ 
mais dé pas sées, et, qu’en consé quence, il fal lait se confron ter à la
com plexi té de l’écri ture scé nique, qui im plique le texte lit té raire et le
tra vail de l’ac teur. C’est ainsi, par exemple, que la nou velle dra ma tur‐ 
gie scé nique va aller cher cher ses ou tils du côté du lan gage de l’en‐ 
fance : l’ono ma to pée, le son des ani maux et tout un ré per toire
sonore- textuel-phonique de re pré sen ta tion en fan tine du monde. La
post- avant-garde ne re jette pas la tra di tion, elle veut plu tôt se la
(ré)ap pro prier par une “re- signification”. Elle re tourne au texte clas‐ 
sique à tra vers d’autres for mats nar ra tifs, ce sera sa marque, aussi im‐ 
per cep tible soit- elle, et sur tout le point de dé part de son es thé tique
et de ses ex pé ri men ta tions :

17

19

It is in this context, too, that the post- avant-garde re turns, in the
course of its de ve lop ment, to re- ap proach ‘clas si cal’ texts (…) It is fi ‐
nal ly in this com bi na tion of ra di cal for mal ex pe ri men ta tion and en ‐
ga ge ment with the his to ri cal and cultu ral le ga cies in which it acts
that the post- avant-garde’s cha rac ter is de fi ned .20
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Les spec tacles du mi lieu et de la fin des an nées quatre- vingt, tels que
Ganet a Tan ge ri (1984), Ri trat to dell’au tore gio vane (1985) et Vita im‐ 
ma gi na ria di Paolo Uc cel lo (1985) de Ma gaz zi ni, Il labro d’anime (1985)
de Gior gio Bar be rio Cor set ti, ou en core Lo spa zio della quiete (1984),
Le ra di ci dell’amore (1985) et At lante dei mis te ri do lo ro si (1986) du Tea‐ 
tro Val do ca, Phi l oc tetes 1987 (1987)de Mario Mar tone, Alla bel lez za
tanto an ti cha (1987), La dis ce sa di In an na (1989), Gil ga mesh (1990) et
Iside e Osi ride (1990) de la Socìetas Raf fael lo San zio, ac cueillent ces
nou velles trans for ma tions de la scène post- moderne. Tous ces spec‐ 
tacles se ca rac té risent par une pré oc cu pa tion per ma nente concer‐ 
nant les li mites de la re pré sen ta tion. Ces pré oc cu pa tions s’étendent
éga le ment à la scène des an nées 1990 et ont nour ri d’autres groupes
nés au cours de cette der nière dé cen nie du XXI  siècle.

18

e

Les an nées quatre- vingt-dix ont été éga le ment té moins du tour nant
so cial  qui mo di fia le pa ra digme du spec ta teur. Par exemple, la com‐ 
pa gnie Stu dio Azur ro, avec des pièces comme Coro (1995) ou Ta vo li
(1995), eurent re cours au dis po si tif et à l’es pace du site spe ci fic
comme le plus à même de créer une nou velle confi gu ra tion des re la‐ 
tions entre temps, es pace et spec ta teurs. Au cours des an nées
quatre- vingt-dix, de nou veaux groupes sont ap pa rus  : Fanny &
Alexan der, Masque Tea tro, Motus, Ac ca de mia degli Ar te fat ti ou Tea‐ 
tri no Clan des ti no. Tout en s’ins cri vant dans le sillage des com pa gnies
déjà bien éta blies, ils re fusent de s’ins crire dans un mou ve ment, es‐ 
thé tique ou idéo lo gique, dé ter mi né. Des cri ti ques comme Va len ti na
Va len ti ni ont ce pen dant souligné une série de trai ts com muns : « una
pro pen sio ne all’au to ri fles sio ne, il ri fiu to dell’eredità dei mae stri, l’uso
del ba na le e del trash, della TV, l’hor ror, l’esal ta zio ne delle pra ti che
basse, Lu ther Blis set e l’ano ni ma to, il ri fiu to dell’au to re, i raves par‐ 
ties  ». Pour sa part, Mas si mo Ma ri no leur a re con nu un autre point
com mun : leur ca pa ci té à ex pé ri men ter les formes théâ trales les plus
di verses et éclec tiques : « conta mi na to con le arti vi sive, ba sa to sugli
es tre mi del corpo e della poe sia, vi ci no alla per for mance e sug ges tio‐ 
na to da uni ver si di gi ta li e cy borg  ».

19
21

22

23

Dans un ma ni feste de 1996, Motus, l’un des plus re pré sen ta tifs parmi
les groupes nés après les an nées post- avant-gardistes, re ven di quait
le rôle cen tral de la tra di tion et de l’hé ri tage ré cent du passé, le re cy‐ 
clage conti nu, et re je tait l’es thé tique post mo derne en ces termes :

20
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Qui si sta im mer si in una condi zione di conti nui tra pas si in con sa pe‐ 
vo li, a- direzionali, che scol pis co no i nos tri pro ces si per cet ti vi e crea‐ 
ti vi, così come sono stati im pres si dai car toon giap po ne si e dai do cu‐ 
men ta ri dys neya ni, noi, prima ge ne ra zione cres ciu ta a tv di stato e
spot pub bli ci ta ri, ado les cen ti nei ma gni fi ci anni Ot tan ta, per le mode
degli anni della contes ta zione, del tea tro ita lia no che esce dai bi na ri
della dram ma tur gia clas si ca, che si in fiam ma per le nuove ar ti fi cia li tà
e si av ven tu ra sulle su per fi ci plas tiche delle scrit ture sce niche... tutto
poi rias sor bi to, se di men ta to, nar co tiz za to, ma pur sempre pre sente...
e al lo ra come si può conti nuare a te nere fuori dal tea tro ques to
magma pul sante di sol le ci ta zio ni! .

21
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«  Quelle place pour cette voie  ?  », in ter ro geait le Ma ni feste. Pour
cette nou velle gé né ra tion, une gé né ra tion post hume, rien n’est nou‐ 
veau et tout est nou veau en même temps. Face à la cen tra li té, ils dé‐ 
fendent la pé ri phé rie et la mar gi na li té. Contre la dyade ac teur/per‐ 
son nage, ils exaltent le corps, un corps dis sé mi né sous l’effet du vir‐ 
tuel, qui dé passe les li mites phy siques.

22

Le théâtre de la fin du mil lé naire in carne la vo lon té de ré gé né rer et
de re fondre la scène, en orien tant son re gard vers l’ave nir – à tra vers
les nou velles tech no lo gies –, mais en même temps vers le passé, vers
la scène « pré- théâtral ». Va len ti na Va len ti ni a résumé les aspi ra tions
de ce théâtre en ces ter mes  : « su pe ra re le pre scri zio ni dell’este ti ca
po smo der na e […] se gna re un ter ri to rio in cui […] si po tes se vol ge re
lo sguar do in mol te pli ci di re zio ni; anche all’in die tro, verso una tra di‐ 
zio ne da ri sco pri re, come a sen ti men ti e emo zio ni da rein te gra re, sol‐ 
can do la medietà dell’es se re tran si to ri, sin cre ti ci e re vi sio ni sti  ».

23
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Le théâtre du nou veau mil lé naire
« Stia mo vi ven do un’epoca post- teatrale. Quel la che segue, non è una
nuova on da ta di tea tro, ma qual co sa che pren derà il suo posto »  
(Jerzy Gro tows ki, 1989)

Avec l’ar ri vée du nou veau mil lé naire, la cri tique théâ trale a in ven té
d’in nom brables éti quettes pour dé fi nir le théâtre de ces jeunes com‐ 
pa gnies nées à par tir des an nées 2000 : de Ge ne ra zione T  au Tea tro
Zero ou Dop pio ze ro , La Nuova ou Quar ta on dan ta, Ipers cene  et
même Terza avan guar dia , cette der nière me sem blant la moins ap ‐
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pro priée. En effet, pour Mei (2015) cette ap pel la tion met l’ac cent sur
la conti nui té his to rique des pra tiques théâ trales de ces nou veaux
groupes, mais, par ler d’avant- garde c’est consi dé rer qu’il y a une ré‐ 
ac tion spé ci fique contre un contexte donné. Or là n’est pas la re ven‐ 
di ca tion de ces nou veaux groupes. Leur tra vail re flète plu tôt la re‐ 
cherche et le conso li de ment de formes ra di ca le ment liées aux be‐ 
soins ex pres sifs du mo ment, de formes propres à la tran si tion cultu‐ 
relle com men cée il y a déjà plus d’un siècle. Selon Gro tows ki, le
théâtre per for ma tif du nou veau mil lé naire « a déjà pris sa place ». La
cri tique et la théo rie théâ trale – pas le monde du théâtre pour qui les
choses sont claires  – se doit à la fois de re con naître ces pra tiques
comme propres au théâtre et évi ter les éti quettes creuses qui
risquent de faire perdre de vue que ce nou vel objet d’étude est à exa‐ 
mi ner aussi dans son rap port au canon tra di tion nel.

Ce pen dant, au- delà des éti quettes et de leur ef fi ca ci té ou non, ces
nou velles for ma tions théâ trales par tagent une série de traits qui les
placent sur une tra jec toire à la fois de conti nui té et de dis con ti nui té
par rap port aux gé né ra tions pré cé dentes. Tout d’abord, elles re fusent
fer me ment de se consi dé rer comme une gé né ra tion, pré fé rant
mettre plu tôt l’ac cent sur une mul ti pli ci té et une va rié té poé tique,
es thé tique et ma té rielle. Elles ac cen tuent de ce fait un sen ti ment
d’or phe lin ou, plus exac te ment, pour re prendre le néo lo gisme ita lien,
de bas tar dag gine. En d’autres termes, il n’y a pas de rejet di rect d’une
« pa ter ni té », mais plu tôt la re con nais sance d’un sys tème plus large et
plus com plexe d’af fi lia tions et d’iden ti tés qui n’in clut pas un maître ou
une icône spé ci fique qu’il fau drait suivre, mais plu tôt un conglo mé rat
de «  pa rents  » ap par te nant à dif fé rentes dis ci plines, fon da men ta le‐ 
ment extra- théâtrales :

25

Più che di or fa nan za par le rei di bas tar dag gine.[…] Nel nos tro caso,
aven do a dis po si zione più ri fe ri men ti, l’es pe rien za che si cerca di
met tere in campo non fa capo sol tan to a quel lo che ha rea liz za to
quin di ci anni fa un de ter mi na to re gis ta. Il nos tro ri fe ri men to è quel lo
che è suc ces so nella per for mance, nel ci ne ma, nella fo to gra fia e in
tutti i lin guag gi che a noi sono ac ces si bi li. Ques to rende il tutto più
com pli ca to, per ché in real tà qual cu no ha sempre fatto prima di te
quel che tu vuoi fare ed è dif fi cile usare l’ag get ti vo ‘nuovo’. Por tia mo
avan ti, tut ta via, una conti nua rie la bo ra zione di cosa è suc ces so e
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cosa po trebbe suc ce dere in un altro campo, usan do degli stru men ti e
delle do mande che si sono aperte e non ne ces sa ria mente chiuse .30

Ainsi, pour re prendre les ana lyses de Mauro Pe truz ziel lo (2014), nous
n’avons pas af faire à un phé no mène qui nait de la né ces si té de
rompre avec les an ciens codes théâ traux, ou de res tau rer un « degré
zéro » du théâtre ; les com pa gnies partent d’un point de dé part, d’un
fait, d’un «  code gé né tique  » et leurs membres sont issus de dis ci‐ 
plines dif fé rentes . Ce « code gé né tique » fait d’eux pré ci sé ment des
en fants de leur temps. Ils sont plei ne ment conscients des codes va‐ 
riés qu’ils ma ni pulent et qu’ils se gardent bien d’or ga ni ser hié rar chi‐ 
que ment. Le théâtre pour eux se pré sente donc comme un moyen
d’ex pres sion ca pable de syn thé ti ser les dif fé rentes formes ar tis tiques
dont il est issu : de puis les arts plas tiques, les arts vi suels, le ci né ma
ou la mu sique, jusqu’à l’in gé nie rie in for ma tique ou l’ar chi tec ture.

26
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Cette vi sion re nou ve lée de l’en semble fait que les nou veaux ar tistes
pré fèrent par ler de « concept » ou « d’idée » plu tôt que de « mise en
scène ». De cette ma nière, chaque code uti li sé sur scène contient sa
propre dra ma tur gie in terne qui, à son tour, fait par tie de la concep‐ 
tion ou de l’idéa tion de la pièce. De même, face à la rup ture du couple
ac teur/per son nage qui s’est pro duite dès le mi lieu du XX  siècle, ce
théâtre thé ma tise le corps de l’ac teur et in tro duit une di men sion au‐ 
to ré fé ren tielle, jusqu’à bas cu ler même dans l’au to bio gra phique  ; les
créa teurs du nou veau mil lé naire pré fèrent par ler d’une «  fi gure  »,
de l’ordre de l’in di cible et de l’in dé ci dable, entre le réel et le fic tif.

27
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Par ailleurs, contrai re ment à la plu part des com pa gnies de la fin du
siècle der nier, qui ont bé né fi cié d’aides ins ti tu tion nelles sub stan‐ 
tielles, tant éco no miques qu’or ga ni sa tion nelles, les nou velles for ma‐ 
tions théâ trales sont des en fants de la pré ca ri té, no tam ment au cours
de la der nière dé cen nie, an nées de la gé né ra li sa tion de la crise éco‐ 
no mique et de son ag gra va tion, mar quée pour l’Ita lie, comme pour les
autres pays eu ro péens mé di ter ra néens, de coupes sombres dans le
do maine cultu rel. Cette si tua tion les a ame nés à re con fi gu rer leurs
formes de pro duc tion et de ges tion ar tis tique, pour la plu part
conver ties en au to pro duc tion ou en pro duc tion in ter cep tant des
fonds oc ca sion nels ne per met tant pas de pla ni fi ca tion à long terme.
Ce qui a eu aussi un im pact sur leurs pra tiques ar tis tiques, re mo de‐ 
lées par ce contexte pré caire. Peut- être l’une des for mules qui tient le

28
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NOTES

1  « Il n’y a pas de garde : la ba taille a déjà été li vrée. Il n’y a pas d’avant- 
garde, car il n’y a plus de di rec tion » Romeo CAS TEL LUC CI, Chia ra GUIDI, Clau dia
CAS TEL LUC CI, Epo pea della pol vere. II tea tro della Socìetas Raf fael lo San zio
1992–1999, Mi la no, Ubu li bri, 2001, p. 222.

2  Hans- Thies LEH MANN, Le Théâtre post dra ma tique, Tra duc tion Philippe- 
Henri Ledru, Paris, L’Arche, 2002 [1999], p. 48.

mieux compte à la fois du pro jet ar tis tique – mettre l’ac cent sur le ca‐ 
rac tère per for ma tif – et de la réa li té éco no mique est- elle le «  pro‐ 
jet » tel que dé fi ni dans la ci ta tion sui vante de Va len ti na Va len ti ni :

Il pro get to, e non lo spet ta co lo, di ven ta il contes to cui ri con durre
una ope ra ti vi tà che adot ta il for ma to “stu dio”, il for ma to “tri lo gia” e
in sieme la per for mance, l’ins tal la zione, la pro du zione mu si cale, il DJ- 
set, le ins tal la zio ni trans me dia li, quelle site- specific, il video; in ven ti
che pos so no anche pres cin dere dal confluire nello spet ta co lo, op ‐
pure es sere il ri sul ta to dello spet ta co lo .33

Parmi les nou veaux groupes de la der nière dé cen nie qui ont suivi
cette voie les cri tiques s’ac cordent pour men tion ner les com pa gnies
sui vantes  : Ana goor, Ba bi lo nia Tea tri, Città di Ebla, Co dice Ivan, Col‐ 
let ti vO Ci ne ti cO, Cos me si, Dewey Dell, Fiber Pa ral lele, grup po nanou,
Me no ven ti, Muta Imago, Opera Bian co avec Vin cen zo Schi no et Marta
Bi chi sao, Or tho graphe, Pa thos for mel, Sil via Costa/Plumes Dans La
Tête, ricci/forte, San ta sangre, Ales san dro Sciar ro ni et Tea tro Sot ter‐ 
ra neo. Elles ap pa raissent dans un contexte où les échanges mu tuels
entre les arts vi suels et les arts de la scène se sont dé sor mais plei ne‐ 
ment conso li dés, le pre mier de ve nant un art plus per for ma tif et le se‐ 
cond un art plus vi suel.

29

Le croi se ment des genres et des for mats est de ve nu une pra tique an‐ 
crée dans les ter ri toires de l’ex pé ri men ta tion. Les dif fé rents lan gages
propres à la scène sont ex ploi tés et ras sem blés, au point que le texte
dra ma tique a été rem pla cé par le tra vail sur la scène – ou une « cura
della vi sione » – à tra vers une dra ma tur gie de l’es pace, de la lu mière,
du son et de la pré sence d’un ac teur qui nous est pré sen tée comme
un signe parmi les autres signes.

30
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3  Aux termes d’avant- garde, post- avant-garde, néo- avant-garde, nou velle
spec ta cu la ri té, théâtre ex pé ri men tal, etc. Fran co QUA DRI, dans son son ar ticle
« Avan guar dia? Nuovo Tea tro » (1987) leur pré fé ra cette éti quette pour son
“clas si cisme”, son ac cep ta tion et son an crage dans la cri tique in ter na tio nale.
Au cours de ces mêmes an nées, Marco DE MA RI NIS pu blia Il nuovo tea tro :
1947-1970 (Mi la no, Bom pia ni, 1987) où il aborde l’étude de l’éman ci pa tion de
la scène théâ trale par rap port au texte dra ma tique, et, un an après, Il Nuovo
Tea tro ita lia no 1975-1988 (Fi renze, La casa Usher, 1998, d’Oli vie ro PONTE DI

PINO). Des an nées plus tard, Va len ti na VA LEN TI NI édita Nuovo Tea tro made in
Italy (1963-2013) (Roma, Bul zo ni Edi to ria li, 2015), re pre nant à son compte
cette même éti quette pour ana ly ser ce type de phé no mène scé nique et as‐ 
su rer une cer taine conti nui té dans l’ana lyse mal gré les fluc tua tions au tour
de ce terme.

4  « Ce n’est donc pas la nou veau té qui dé ter mine la va leur d’une cer taine
pro duc tion ar tis tique mais la contem po ra néi té de son ob ser va teur/uti li sa‐
teur. Bref, je vou drais re ven di quer la pos si bi li té né ces saire de se poser en
contem po rains de vant un sujet donné, et non de consi dé rer cette ma tière
en elle- même comme telle. », Vi via na GRA VA NO, ibid., p. 331.

5  Pour une ap proche du tra vail du Grup po 63, voir Paolo CHI RUM BO LO, Mario
MO RO NI, Luca SO MI GLI, Neoa van guar dia : Ita lian Ex pe ri men tal Li te ra ture and
Arts in the 1960, To ron to, Uni ver si ty of To ron to Press, 2010, p. 3-18. La mo‐ 
no gra phie de Re na to BA RILLI, La néo- avant-garde ita lienne : dalla nas ci ta del
“Verri” alla fine di “Quin di ci” Lecce, Manni, 2007, est éga le ment in té res‐ 
sante.

6  La fi gure de Car me lo Bene a sus ci té un grand in té rêt hors des fron tières
ita liennes, non seule ment pour l’as pect ex pé ri men tal de son œuvre, mais
aussi en rai son de la lec ture que le phi lo sophe fran çais Gilles De leuze en a
fait à tra vers des textes em blé ma tiques comme « Un ma ni feste de moins »
de 1979. Dans ce do cu ment, De leuze dé fi nit le tra vail de Bene comme un
pro ces sus de « mi no ra tion » du texte dra ma tique. Bene cou pait les textes
dra ma tiques et en ajou tait ou en su per po sait d’autres, car il consi dé rait le
texte ori gi nal comme un ma té riau que l’ac teur de vait ré écrire sur la scène
comme un au teur.

7  Voir Da nie la VI SO NE, La nas ci ta del nuovo tea tro in Ita lia, 1959- 1967, Ca‐ 
raz zano, Ti ti vi llus, 2010, pp. 23-55.

8  « C’était plu tôt une oc ca sion de ren contre et de vi si bi li té pour un ter ri‐ 
toire mar gi nal, mais vaste et vi vant », Oli vie ro PONTE DI PINO, Romeo Cas tel ‐
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luc ci e Socìetas Raf fael lo San zio, Mi la no, Dop pio ze ro (E- Book), 2013, p. 145.

9  Voir « Ele men ti di dis cus sione per un conve gno sul Nuovo Tea tro dans
Giu seppe BAR TO LUC CI  », Testi cri ti ci 1964-1987, 2007, p. 119. Ga briel la GIAN NA CHI

et Nick KAYE dans Sta ging Post- Avant-Garde. Ita lian ex pe ri men tal per for‐ 
mance after 1970, Bern, Peter Lang, 2002, pp.  15-31, ana lysent cette date
comme un mo ment clé dans la dé fi ni tion col lec tive du nou veau mou ve ment
théâ tral qu’ils pré fèrent pour tant qua li fier d’avant- garde théâ trale”. Gian na‐ 
chi et Kaye in cluent Car me lo Bene, Carlo Quar tuc ci, Leo de Be rar di nis,
Carlo Cec chi et Memé Per li ni dans le ca ta logue des ar tistes qui font par tie
de l’avant- garde théâ trale des an nées soixante. Marco de MA RI NIS (1987) dans
Il nuovo tea tro : 1947-1970 sou ligne une in fluence par ti cu lière de l’art ex pé ri‐ 
men tal nord- américain sur le théâtre de ces an nées en Ita lie. Plus pré ci sé‐ 
ment, il fait ré fé rence au tra vail de John Cage et fait de cette fi gure un lien
entre le Nuovo Tea tro et les avant- gardes his to riques du fu tu risme, du da‐ 
daïsme et du sur réa lisme, et si gnale aussi l’in fluence des textes d’An to nin
Ar taud (p. 17).

10  Outre ces deux ma ni festes, dans les an nées soixante, ap pa raî tront
d’autres ma ni festes  : celui de Pier Paolo PA SO LI NI, pu blié dans Nuovi Ar go‐ 
men ti, janvier- mars 1968 ; « Nel ventre del tea tro », de Gio van ni TES TO RI, pu‐ 
blié dans Pa ra gone, nº219, juin 1968; et, en de hors des fron tières ita liennes,
Six Axioms for an En vi ron men tal theatre, de Ri chard SCHECH NER. Au cours de
cette dé cen nie, le ma ni feste est de ve nu – comme ce fut le cas au début du
siècle avec les avant- gardes his to riques – un genre lit té raire et un ins tru‐ 
ment de trans for ma tion ar tis tique et so ciale.

11  Ger ma no CE LANT  : «  ré duire au mi ni mum, en ap pau vris sant les signes,
pour les ré duire à leurs ar ché types  », in «  Arte po ve ra. Ap pun ti per una
guer ri glia », Flash Art, nº 5, novembre- dicembre, Mi la no, 1967, p.14.

12  Voir Giu seppe BAR TO LUC CI, «The Post- Avant-Garde», The Drama Re view,
vol. 22, n.1, 1978, p. 103-107 et Tea tro Ita lia no: pos ta van guar dia/Ita lian
Theatre: Post- avant-garde, Sa ler no, Co ope ra ti va Edi trice, 1983.

13  Ga briel la GIAN NA CHI et Nick KAYE, op. cit., p. 32.

14  À cet égard, il convient de citer le Tea tro del si len zio, de Fe de ri co TIEZ ZI

avec Ma gaz zi CRI MI NA LI, ou le Tea tro zero, de Mario MAR TONE. Voir Giu sep pe
BAR TO LUC CI et Lo ren zo MANGO, Per un tea tro ana li ti co esis ten zia le, To rino, Stu‐ 
dio Forma, 1980.

15  Voir FUCHS, The Death Of Ca ra chters: Per spect ives On Theatre After Mod‐ 
ern ism. Bloo ming ton, In dia na Uni ver si ty Press, 1996.
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16  « studi, prove, nien te di com piu to, og get ti che cam biano a se con da dello
spa zio che oc cu pano » Va len ti na VA LEN TI NI, op. cit., p. 76-77.

17  Bien que Ga briel la GIAN NA CHI et Nick KAYE (2002) main tiennent le nom de
post- avant-garde, qui a été dé ve lop pé en 1976 par le cri tique ita lien G. BAR‐ 
TO LUC CI, ce der nier, ce pen dant, des an nées plus tard, a in tro duit le mot
nuova spet ta co la ri tà pour dé si gner la scène de ca rac tère post mo derne. À
cet égard, nous pou vons sou li gner le rôle du congrès Paes sag gio Me tro po li‐ 
ta no, qui s’est tenu à Rome en 1981, où des troupes de théâtre, des uni ver si‐ 
taires et des cri tiques de dif fé rentes dis ci plines se sont réunis au tour des
prin ci paux re pré sen tants des théo ries post mo dernes, entre autres, Fran çois
Lyo tard et Jean Bau drillard. Le ré sul tat de cette ren contre a été la mo no gra‐ 
phie Paes sag gio Me tro po li ta no, édi tée par Giu seppe BAR TO LUC CI, Mar cel lo FAB‐ 
BRI, Mario PI SA NI et Gui lio SPI NUC CI. Mi la no, Fel tri nel li, 1982. Voir aussi Re na ta
MO LA RI (1998) « Terza on da ta » dans Alla ri cer ca di un altro sguar do, p. 7. Une
étude éga le ment im por tante sur les re la tions entre le théâtre et le post mo‐ 
der nisme en Ita lie est Flora PI TRO LO, What was be fore isn’t Any more : Image,
Theatre and the Ita lian New Spec ta cu la ri ty 1978-1984, Lon don, Uni ver si ty of
Ra champ ton, 2014.

18  « le sen ti ment de la fin, vécu comme un deuil ir ré pa rable et pro vo qué par
la dé faite des ré vo lu tions, a trou vé dans la pen sée post mo derne une sorte
de re- signification et d’in ver sion de sens » Va len ti na VA LEN TI NI, op.cit. p. 90.

19  À ce stade de notre étude, il nous semble né ces saire de ré per to rier les
par ti ci pants au Congrès : Fran co QUA DRI, Paolo RUF FI NI, Oli vie ro PONTE DI PINO,
Mario MAR TONE, Bar be rio COR SET TI, Fe de ri co TIEZ ZI, Clau dia CAS TEL LUC CI ou Ce‐ 
sare RON CO NI. Tous coïn ci dèrent sur un point  : mettre en évi dence ce mo‐ 
ment de tran si tion au sein des arts de la scène aussi si gni fi ca tif, pro cla mant
de nou velles pers pec tives à la fois prag ma tiques et es thé tiques. Voir Le forze
in campo. Per una nuova car to gra fia del tea tro. Atti del conve gno di Mo de na,
Mo de na, Muc chi, 1987.

20  Ga briel la GIAN NA CHI et Nick KAYE, op.cit., pp.  34-35  : « C’est dans ce
contexte aussi que la post- avant-garde, au cours de son dé ve lop pe ment,
aborde à nou veau la ques tion des textes “clas siques” […] C’est enfin dans
cette com bi nai son d’ex pé ri men ta tion for melle ra di cale et d’en ga ge ment
avec l’his toire et les hé ri tages cultu rels que se trouve le ca rac tère de la
post- avant-garde. ».

21  Voir Claire BISHOP, Ar ti fi cial Hells. Par ti cip at ory Arts and the Polit ics of
Spec tat or ship, New York, Verso Books, 2012.
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22  « […] une pro pen sion à l’in tros pec tion, le rejet de l’hé ri tage des maîtres,
l’usage du banal et du trash, de la télé, de l’hor reur, l’exal ta tion des basses
pra tiques, Lu ther Blis set et l’ano ny mat, le refus de l’au teur, les soi rées
raves » Va len ti na VA LEN TI NI, op. cit., p. 115-116. Il est in té res sant de sou li gner
l’ori gine géo gra phique que par tagent tous ces nou veaux groupes : la ré gion
d’Émilie- Romagne, qui est aussi le lieu où d’autres com pa gnies telles que
Tea tro Val do ca, Tea tro delle Albe ou Socìetas Raf fael lo San zio sont nées une
dé cen nie plus tôt. Cette ré gion se dis tingue du reste de l’Ita lie par la ca pa ci‐ 
té de ses ins ti tu tions à sou te nir et pé ren ni ser les ini tia tives théâ trales de
nou veaux groupes ex pé ri men taux ainsi que celles de groupes déjà conso li‐ 
dés. Ce phé no mène, de grande pro duc tion ar tis tique, a même été ap pe lé
Ro ma gna fe lix en rai son des condi tions créa tives ex cep tion nelles dont bé né‐ 
fi cient les ar tistes qui pré sentent leurs œuvres et tra vaillent dans cette ré‐ 
gion. À cet égard, voir Re na ta MO LI NA RI (1986) “R/Ro ma gna”, p.  236-238 et
Lo ren zo DO NA TI (2015) « Ro ma gna anni Zero. Pre pa rar si a un ter re no di scon‐
tri più ampio ».

23  « […] conta mi née par les arts vi suels, basée sur les ex trêmes du corps et
de la poé sie, proche de la per for mance et in fluen cée par les uni vers nu mé‐ 
riques et cy borg » Mas si mo MA RI NO, « Nuovi grup pi in scena tra or go glio di
casta e vo glia di vi si bi li tà », Hys trio. Tri mes trale di tea tro e spet ta co lo, nº 2,
aprile- giugno, 1998, p.  23. Le terme terza on da ta est éga le ment cou rant
pour dé si gner le théâtre des an nées quatre- vingt-dix. Sa dé fi ni tion a été dé‐ 
ve lop pée par Re na ta MO LI NA RI et Cris ti na VEN TRUC CI dans Certi pro to ti pi di
tea tro. Sto rie, poe tiche, po li tiche e sogni di quat tro grup pi tea tra li, Mi la no,
Ubu li bri, 2000. Pour sa part, Ge rar do GUC CI NI re jette le terme et la na ture
« on du la toire » du mou ve ment : « […] la na tu ra dell’onda non cor ris ponde a
un fe no me no tea trale prin ci pal mente cos ti tui to da casi iso la ti e, tal vol ta, in
re ci pro ca re la zione: punti emer gen ti più che onde, poi ché dell’onda manca
loro l’es sen ziale pro prie tà che unisce, sol le va, tra volge, unen do in un unico
or ga nis mo in mo vi mien to la cres ta e la massa », Re na ta MO LI NA RI et Cris ti na
VEN TRUC CI, op. cit., p. 12.

24  « Ici, nous sommes plon gés dans un état de tran si tions in cons cientes et
adi rec tion nelles conti nues, qui sculptent nos pro ces sus per cep tifs et créa‐ 
tifs. Nous avons tout au tant été mar qués par les des sins ani més ja po nais et
les do cu men taires Dis ney, nous, la pre mière gé né ra tion éle vée à la té lé vi‐ 
sion d’État et aux pu bli ci tés, ado les cents dans les ma gni fiques an nées 1980,
que par les modes des an nées contes ta taires, du théâtre à l’ita lienne qui dé‐ 
raille des voies de la dra ma tur gie clas sique, qui s’en flamme au contact des
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nou velles ar ti fi cia li tés et s’aven ture sur les sur faces plas tiques des écri tures
scé niques... Tout cela a alors été ré ab sor bé, sé di men té, dro gué, mais est
tou jours pré sent... et alors com ment conti nuer à gar der ce magma pal pi tant
de sol li ci ta tions hors du théâtre !  »  : Motus dans Fran co QUA DRI, Pa ta lo go,
n°19, Mi la no, Ubu li bri, 1996, p. 224.

25  Va len ti na VA LEN TI NI, op. cit., p. 122 : « dé pas ser les pres crip tions de l’es thé‐ 
tique post mo derne et [...] mar quer un ter ri toire dans le quel [...] on pour rait
re gar der dans de mul tiples di rec tions ; éga le ment à re bours, vers une tra di‐ 
tion à re dé cou vrir, vers des sen ti ments et des émo tions à ré in té grer, tra ver‐ 
sant les ter rains de l’éphé mère, du syn cré tisme et du ré vi sion nisme ».

26  Voir Re na to PA LAZ ZI, «  È nata la Ge ne ra zio ne T  », Del tea tro, 5 agos to,
2009.

27  Voir Mauro PE TRUZ ZIE LLO, « At to re, per for mer, re ci ta zio ne nel nuovo tea tro
ita liano degli anni Zero », Ac ting Ar chi ves Re view. Ri vis ta di Studi sull’at to re
e la re ci ta zio ne, año 4, n.8, no vem bre, 2014, pp.61-86. Dop pio Zero est de ve‐ 
nu une revue en ligne, di ri gée par l’écri vain Marco BEL PO LI TI (www.dop pio ze‐ 
ro.com), dont l’ac ti vi té est orien tée vers l’ana lyse et la cri tique du théâtre
ita lien contem po rain.

28  Voir Paolo RUF FI NI, Iper cor po: spae sa men ti nella crea zio ne con tem po ra nea,
Roma : Edi to ria&Spet ta co lo, 2005 ; Mauro Pe truz ziel lo, Ipers ce ne, Roma :
Edi to ria & Spet ta co lo, 2007 ; Ja co po LAN TE RI, Ipers ce ne 2, Roma : Edi to‐ 
ria&Spet ta co lo, 2009 ; An drea NANNI, Tea tri del tempo pre sen te. Dieci pro get ti
per la nuova crea ti vi tà, Roma : Edi to ria&Spet ta co lo, 2009. Ruf fi ni, Pe truz‐ 
ziel lo, Lan te ri et Nanni s’ac cordent pour dé crire la nou velle scène comme
une sorte de du pli ca tion de sa puis sance fi gu ra tive et plas tique, de telle
sorte qu’à tra vers de nou veaux mé dias élec tro niques et un savoir- faire tech‐ 
no lo gique pré cis, elle se trans forme en une «  hiper- scena  » où l’ac teur se
mul ti plie et mute constam ment. Il suf fit de men tion ner quelques per for‐ 
mances comme Eco (2012), du col lec tif Opera Bian co de Vin cen zo SCHI NO et
Marta BI CHI SAO.

29  Dans un ar ticle in ti tu lé «  Gli anni dieci della nuova scena ita lia na. Un
trac cia to in dieci punti  », An na li On line di Ferrara- Lettere, VII/2, 2012, p.
232-245, Sil via MEI re con naît dans la pre mière dé cen nie du XXI  siècle une
nou velle avant- garde, la troi sième : « vor rei pro porre per quest’ul ti ma scena
spe ri men tale ita lia na la de no mi na zione di terza avan guar dia, nella mi su ra in
cui essa ere di ta le es pe rienze più ra di ca li della prima e della se con da avan‐ 
guar dia ar tis ti ca del XX se co lo che oggi ri lan cia […] ma anche nell’or dine in
cui apre su un nuovo se co lo, il XXI, nel segno di quel la rot tu ra e di quel la

e
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dis con ti nui tà de li nea te si a par tire dagli anni Ot tan ta  » (p. 233). Voir aussi
Sil via MEI, «  Pre mes sa  » dans La terza avan guar dia. Or to gra fie dell’ul ti ma
scena ita lia no, Fi renze, Casa Usher, 2015, consa crée aux nou veaux lan gages
de la scène connue sous le nom de « An nées zéros » (voir Lo ren zo DO NA TI

« Gli anni Zero, il tea tro e l’au to bio gra fia » dans Pas sione e ideología. Il tea tro
(è) po lí ti co, S. CASI y E. DI GIOIA (eds.), Spo le to : Edi to ria&Spet ta co lo, 2012).
Pour MEI

, la troisième avant- garde « apre a un nuovo, im pre ve di bi le tempo del tea tro
che, di la tan do fino alle es tre me con se guen ze le ra di ci della ri cer ca e della
spe ri men ta zio ne sto ri ciz za te, arri va ad di rit tu ra a non es se re più tea tro, al‐ 
meno in senso stret to, pur ri tro van do in pieno il suo an ti co ruolo di con net‐ 
to re vi ven te delle arti » (p.11).
Voir aussi Mat teo AN TO NA CI et Chia ra PIRRI, « Na ti vi di gi ta li e iper link. Per ché
non è aus pi ca bi le una terza avan guar dia tea tra le  », Al fa bel ta2, n. 30, juin,
2013, p. 29-30.

30  Mauro PE TRUZ ZIEL LO, « At tore, per for mer, re ci ta zione nel nuevo tea tro ita‐ 
lia no degli anni Zero », p. 72-73 : « Plus que d’or phe lin, je par le rais de bâ tar‐ 
dise. [...] En ce qui nous concerne, nous avons plus de ré fé rences dis po‐ 
nibles, aussi l’ex pé rience que nous es sayons de mettre en place n’ap par tient
pas seule ment à ce qu’a fait tel ou tel réa li sa teur il y a quinze ans. Notre ré‐ 
fé rence est ce qu’il s’est passé dans la per for mance, le ci né ma, la pho to gra‐ 
phie et dans toutes les langues qui nous sont ac ces sibles. Cela rend tout
plus com pli qué, car en réa li té quel qu’un a tou jours fait avant vous ce que
vous vou lez faire et il est dif fi cile d’uti li ser l’ad jec tif “nou veau”. Nous réa li‐ 
sons ce pen dant une ré éla bo ra tion conti nue de ce qu’il s’est passé et de ce
qu’il pour rait se pas ser dans un autre do maine, à l’aide d’ou tils et de ques‐ 
tions qui sont ou vertes et pas né ces sai re ment fer mées ».

31  Mauro PE TRUZ ZIE LLO, loc.cit., p. 71.

32  Le terme “fi gure” a fait flo rès dans dif fé rentes dis ci plines de l’es thé tique,
de la phi lo so phie, des sciences hu maines et des arts vi suels. Pa trice PAVIS

dans son Dic tio naire de la per for mance et du théâtre contem po rain, Paris,
Ar mand Colin, 2014, p. 230, la dé fi nit comme « ce qui res sort de la re pré sen‐ 
ta tion, ce qui se pose et se dé coupe au pre mier plan sur un arrière- fond.
C’est aussi l’as pect ex té rieur, le contour des choses que nous per ce vons ».
Pour une étude ap pro fon die de la trans for ma tion du per son nage théâ tral en
fi gure, voir Julie SER MON L’Effet- figure : états trou blés du per son nage contem‐ 
po rain (Jean- Luc La garce, Phi lippe Mi nya na, Va lère No va ri na, Noëlle Re ‐
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naude). Mu sique, mu si co lo gie et arts de la scène. Uni ver si té Paris 3- Sorbonne
Nou velle, 2004 (Thèse de doc to rat).

33  « Le pro jet, et non le spec tacle, de vient le contexte dans le quel une opé‐ 
ra tion qui adopte le for mat ‘stu dio’, le for mat ‘tri lo gie’ et, en même temps, la
per for mance, l’ins tal la tion, la pro duc tion mu si cale, le DJ- set, les ins tal la‐ 
tions trans- médias, spé ci fiques au site, la vidéo ; ces in ven tions peuvent
éga le ment être sé pa rées de la fu sion dans le spec tacle, ou être le ré sul tat du
spec tacle », Va len ti na VA LEN TI NI, op.cit., p. 130.

RÉSUMÉS

Français
Ce tra vail pro pose un par cours his to rique à tra vers les dif fé rentes ma ni fes‐ 
ta tions théâ trales de la se conde moi tié du XX  siècle à nos jours en Ita lie. Il
s’agira de ré per to rier et de pré sen ter les pra tiques qui s’éloignent des
cadres tra di tion nels et ex pé ri mentent un nou veau lan gage, leur propre lan‐ 
gage scé nique, que les spé cia listes du théâtre ita lien ont tenté de concep‐ 
tua li ser par le biais de dif fé rentes no men cla tures (Nuovo tea tro, avant- 
garde, Post- avant-garde, néo- avant-garde, nou velle spec ta cu la ri té, théâtre
ex pé ri men tal, post scène, etc.). Un par cours à tra vers ces théo ries nous per‐ 
met tra de si tuer la scène théâ trale ita lienne contem po raine et ses pos sibles
dé ri va tions es thé tiques.

English
This work of fers a his tor ical jour ney through the vari ous the at rical mani‐ 
fest a tions from the second half of the 20th cen tury to the present day in
Italy. This jour ney is an ap proach to a series of prac tices that move away
from tra di tional frame works and that opt   for the ex per i ment a tion of their
own scenic lan guage that Italian theater stud ies have tried to con cep tu al ize
through dif fer ent no men clatures (Nuovo teatro, avant- guarde, Post- avant-
garde, neo- avant-garde, new spec tac u lar ity, ex per i mental theater, post s cene,
etc.). The re cov ery of these the or ies will allow us to situ ate the con tem por‐ 
ary the at rical scene with its pos sible aes thetic de riv a tions.
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