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Parler entre les lignes : téléphones, voix et
affect à l’écran
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TEXTE

Appel à contri bu tions pour un numéro dirigé par James Deaville et
Michael Baumgartner.

Appel à articles
Depuis l’époque du cinéma muet, le télé phone et ses
exten sions/alter na tives (répon deurs, ordi na teurs portables, etc.) ont
servi de prin ci pale tech no logie de commu ni ca tion entre des
person nages présents et non présents dans le cinéma et la télé vi sion
(Pustay 2007 ; Ruston 2008). Dans certains genres, notam ment le film
noir, le thriller, le film de détec tive et l’horreur (mais aussi le drame),
l’appel télé pho nique est utilisé comme point de bascule de la
narra tion ciné ma to gra phique (par exemple, Raccro chez, c’est une
erreur !, Le Crime était presque parfait, ou Scream, ou les gialli italiens
des années 1960-1970). De tels moments de télé phonie impliquent la
voca lité humaine pour l’émet teur/récep teur par le biais d’un
dispo sitif qui appa raît à la fois comme un objet maté riel et une
tech no logie inter mé diaire (Varade 2021). Comme Jones Very l’avait
observé de manière prémo ni toire en 1877, « la voix humaine parle à
travers le câble élec trique » (Very 1886, 519).
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Les signi fi ca tions cultu relles propre au télé phone et ses voix ont
suscité des réflexions de penseurs notables tels que Freud, Derrida,
Kittler, Cixous, Barthes et Baudrillard : tous recon naissent l’éven tail
complexe et instable de rela tions que la tech no logie et ses messages
incarnés ont intro duit dans les sociétés humaines. En parti cu lier, le
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télé phone à l’écran « désta bi lise les notions de proxi mité et de
distance, de présence et d’absence, et de soi et d’autre » (Jackson
2023, 2). Ainsi, la voix télé pho nique peut être utilisée comme un
« signe de sépa ra tion […], [la] marque d’une présence impos sible »
par la « nature étrange de la voix acous ma tique » (Dolar 2006), mais
aussi comme « une oppor tu nité d’inti mité autre ment inac ces sible
dans la bande sonore » (Fleeger 2017, 41). L’épisode de La
Quatrième Dimension « Conver sa tion avec l’au- delà » (1961) illustre
bien de tels para doxes, où un téléphone- jouet relie un garçon à sa
grand- mère bien- aimée récem ment décédée. D’autres histoires
impliquent la télé phonie comme un marqueur spatial de lieu et de
dépla ce ment (l’ordi na teur portable dans Past Lives) ou comme un
moyen de brouiller l’iden tité person nelle (le télé phone dans
BlacKkKlansman). De plus, les genres de l’horreur et du mystère
s’appuient sur des scènes avec des appels télé pho niques pour
intro duire de l’incer ti tude en ce qui concerne le conver sant non
visible ou l’acous mêtre « à l’autre bout de la ligne » (Chion 1999, 64).

La voix télé pho nique nous invite égale ment à consi dérer la
maté ria lité du son et de la voca lité humaine sous une forme
parti cu liè re ment concen trée dans le domaine des médias
audio vi suels. Bien que des études récentes aient abordé la corpo ra lité
et les impacts senso riels des voca lités (Tiainen 2013 ; Eidsheim 2015 ;
Feldman et Zeitlin 2019), leur appli ca tion dans les scéna rios
audio vi suels reste sous- théorisée, même si les commu ni ca tions
inter per son nelles rendues possibles par la tech no logie ont captivé les
publics depuis l’avène ment du son sur pelli cule et ont donné lieu à
des tropes rebattus. Par exemple, la désa cous ma ti sa tion du tueur- 
appelant a préoc cupé les cinéastes depuis l’influent slasher
Black Christmas de 1974 (Thomsen 2021). De plus, la capa cité du
télé phone à connecter les corps d’amis et d’asso ciés dans un duo ou
un réseau d’« immé dia teté audi tive » (Sterne 2003, 168) appa raît dans
des récits fiction nels à l’écran comme dans The Grand Buda pest Hotel
(2014, avec de multiples appels télé pho niques des membres de la
Société des clés croi sées), ou dans dans Mean Girls (2004, l’appel
télé pho nique à quatre voix). Cepen dant, les voix et les voca lités
humaines échan gées via des appa reils peuvent elles- mêmes être
consi dé rées comme des traces maté rielles. En effet, les argu ments de
Derrida sur la spec tra lité du film peuvent être ainsi refor mulés : « la
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voix, elle aussi […] souligne les dimen sions spec trales de la vie avec
ses incar na tions tran si toires et ses incar na tions éphé mères »
(Whit taker et Wright 2017, 249).

Cette incer ti tude spec trale se réper cute dans le domaine de
l’iden tité. Dans son texte fondateur The Tele phone Book: Tech no logy,
Schi zo phrenia, Elec tric Speech, Avital Ronell note que le télé phone est
« incer tain de son iden tité » et « désta bi lise l’iden tité du soi et de
l’autre, du sujet et de la chose » (Ronell 1989, 9). Dans le contexte des
appels télé pho niques à l’écran, la disso cia tion entre les voix et les
corps – quelle que soit la confi gu ra tion des parti ci pant·es – peut
fonc tionner comme « un lieu pour le désan crage des iden tités fixes »
(Thomsen 2021, 26), qui deviennent alors patho lo giques, à l’instar des
conver sa tions télé pho niques de Travis Bickle dans Taxi Driver (1976).
En tant que spec ta teurs, nous nous atten dons à « entendre la voix
inté grée au corps » (Meizel 2011, 272) selon les conven tions du
bina risme de genre, de l’hété ro nor ma ti vité et de la norma ti vité
mentale, et pour tant les voix télé pho niques (et non- voix) à l’écran
boule versent les caté go ries d’iden tité établies, par les para doxes
qu’elles incarnent (Thomsen 2021).
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En fin de compte, les voix télé pho niques à l’écran peuvent être
consi dé rées comme une forme de dialogue amplifié qui dépasse les
capa cités des conver sa tions norma tives « en personne » entre les
person nages. Pour tant, malgré son omni pré sence dans le cinéma et la
télé vi sion, la maté ria lité et la média lité du télé phone et de ses voix
semblent avoir échappé à l’œil (et à l’oreille) des cher cheurs et
cher cheuses. Ce numéro théma tique souhaite ainsi s’emparer du
sujet en explo rant les inter re la tions entre les tech no lo gies de
commu ni ca tion, la voca lité humaine et les marqueurs d’iden tité à
l’écran et prévoit d’initier une conver sa tion (espérons- le) crois sante
sur les voix télé pho niques dans divers médias audiovisuels.
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Axes suggérés
Le télé phone comme élément de narra tion dans les médias
audio vi suels :
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Conver sa tions télé pho niques comme géné ra trices de la narra tion
prin ci pale (Phone Game, Den skyldige [The Guilty]) ;
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Conver sa tions télé pho niques comme points de bascule dans les récits
audio vi suels, qu’elles expriment le choc, la joie ou la menace (entre
autres) ;
Appels/sonne ries télé pho niques comme inter rup teurs du récit ;
La mise en scène des conver sa tions télé pho niques (nous voyons et
enten dons les deux parties ; nous ne voyons et n’enten dons qu’un
parti ci pant à un appel téléphonique).

Le télé phone comme dispo sitif syntaxique pour la narra tion dans
les médias audio vi suels :
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Connexions entre télé phone et cinéma comme tech no lo gies de
pointe au XX  siècle ;
Types et tech no lo gies de télé phone à l’écran (assis tance opéra teur,
cadran rotatif, clavier à touches, télé phones portables, télé phones
jetables, smart phones, talkies- walkies) ;
Stan dard télé pho nique comme nœuds de réseaux (Tele phone Operator,
The Vast of Night) ;
Dispo si tifs télé pho niques para tex tuels et leurs sons (répon deurs,
sonne ries) ;
Audio vi sua lité et smart phone (Scream 4).

e

Télé phone, alté rité et surna turel :8

Queering le télé phone dans les médias audio vi suels ;
La rela tion entre télé phonie à l’écran et télé pa thie, télé phonie et
ventri lo quie ;
Dispo si tifs de commu ni ca tion dans les films et séries télé vi sées de
science- fiction ou de fantasy.

Télé phone et voix humaine dans les médias audio vi suels :9

Genre et voix télé pho niques à l’écran ;
La voix acous ma tique à l’autre bout de la ligne (Ring ; Mister Babadook) ;
Le télé phone et l’affect vocal (colère, douceur) ;
Pertur ba tions, défi ciences et alté ra tions vocales (enroue ment, ivresse,
chucho te ment) ;
Appli ca tions parti cu lières des voix télé pho niques (9-1-1, télé phone
rose) ;
Télé phone et handicap dans les médias audio vi suels (Seule dans la nuit).

Mani pu la tion tech nique de la voix télé pho nique :10
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Modi fi ca tions en post- production des voix au télé phone et d’autres
dispo si tifs de communication.

Soumis sion des propositions
Les propo si tions d’articles doivent inclure un titre et un résumé
(500 mots), une sélec tion de réfé rences biblio gra phiques ainsi qu’une
note biogra phique (100 mots). Les comités de lecture porte ront une
atten tion parti cu lière aux propo si tions compor tant une
problé ma tique, une métho do logie claire ainsi qu’un plan prévi sionnel.
Les propo si tions sont collec tées par les rédac teurs du numéro,
anony mi sées et trans mises au comité de rédac tion pour évalua tion.
Elles doivent être envoyées à Michael
Baum gartner (m.baumgartner29[at]csuohio.edu), James
Deaville (jdeavill[at]gmail.com), Chloé Huvet (chloe.huvet[at]univ- 
evry.fr) et Jérémy Michot (jeremy.michot[at]univ- tours.fr). Le
proto cole édito rial et les normes rédac tion nelles de la revue
sont consultables à ce lien.
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Calen drier prévisionnel
30 septembre 2024 : Date limite d’envoi des propo si tions ;
15 octobre 2024 : Réponse aux auteur·ices ;
15 février 2025 : Soumis sion des articles acceptés ;
15 février – 15 mars 2025 : Évalua tions anonymes (deux relec teur·rices)
des articles ;
15 mars – 15 juillet 2025 : Navettes entre les auteur·rices et le comité
édito rial ;
15 juillet 2025 : Vali da tion des versions finales ;
30 septembre 2025 : Mise en ligne du numéro théma tique et des articles.
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