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APPEL À COMMUNICATIONS 
 
 

 
Colloque international  

 
« L’effet-liste » 

Enjeux et fonctionnements de l’accumulation verbale en littérature 
 
 
 
 
Calendrier 
Dates du colloque : 24-26 février 2011 
Date limite d’envoi des propositions : 15 septembre 2010 
Réponses du comité d’organisation : 1er octobre 2010 

Lieu : UFR Lettres et Langues, Université Paul Verlaine, Metz. 

Disciplines concernées : Linguistique, littérature, rhétorique, sémiotique, stylistique 
 
 
 
 

* * * * 
 

Le CELTED (Université Paul Verlaine-Metz) organise du jeudi 24 au samedi 26 février 2011 un 
colloque international consacré à « l’effet-liste » en littérature. L’objectif de ce colloque est de réunir 
littéraires, stylisticiens, rhétoriciens et linguistes autour de cette notion dont la définition, la délimitation 
et les enjeux sémantiques et esthétiques ne sont pas sans poser des difficultés théoriques et pratiques.  

Le phénomène de la liste connaît par ailleurs une forte actualité éditoriale et culturelle. Ainsi, 
parallèlement à la parution de l’anthologie littéraire et iconographique d’Umberto Eco chez Flammarion 
en octobre 2009, le musée du Louvre a accueilli une exposition d’œuvres graphiques anciennes et 
contemporaines dédiée au « Vertige de la liste ». En Suisse, Adrien Paschoud et Jean-Claude 
Mühlethaler ont dirigé un numéro de la revue littéraire Versants consacré aux « Poétiques de la liste 
(1460-1620)». Enfin, tout récemment, les éditions du Seuil ont publié un essai sur ce même thème par 
Bernard Sève, Professeur d’esthétique et de philosophie de l’art à l’université Charles de Gaulle-Lille 
III : De haut en bas. Philosophie des listes.  

Ce colloque se propose de prolonger et d’approfondir les travaux existants sur cet objet textuel. 
Accumulations, énumérations, catalogues, inventaires, litanies, la liste s’impose comme un procédé 
récurrent en littérature, et traverse périodes, genres et traditions. Un des apports du colloque consistera 
en une mise en perspective diachronique, transtextuelle et transculturelle de ce phénomène discursif. 
C’est pourquoi les contributions pourront porter sur des corpus divers : littératures antique, classique ou 
contemporaine, écrite ou orale. 

Afin de mieux cerner la réalité multiple et complexe des accumulations verbales dans les textes 
littéraires, les organisateurs souhaitent que ces journées soient l’occasion de croiser et faire dialoguer des 
approches variées : analyses littéraire, linguistique, rhétorique, stylistique, sémiotique et esthétique.  
 

Parmi les divers axes de réflexion envisageables, les communications pourront par exemple 
aborder les points suivants :  
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• Enjeux théoriques et définitionnels  

- Liens qu'entretient la liste avec des notions rhétoriques proches telles que l’énumération, 
l’accumulation, la cornucopia… 

- Plasticité de la notion : structures séquentielles, suites et séries, syntagmes sériels 
(Geninasca), enfilade exemplifiante ou série homologique (M. Frédéric), files, séries et 
agrégats (Fontanille) : dans quelle mesure ces concepts contribuent-ils à rendre compte du 
fonctionnement des accumulations verbales ? L’étude d’exemples précis devrait montrer la 
validité de telles conceptualisations ou la nécessité de leur reformulation. 

- Propriétés formelles : nature et nombre des constituants ; expansion volumétrique ; 
ouverture/clôture, question de l’inachèvement (points de suspension, le « etc. ») ; mise en 
espace typographique (linéarisation ou colonne). 

- Propriétés sémantiques et organisation interne de la liste : facteurs d’unité, facteurs de 
diversité, isotopie, allotopie, liens associatifs, cohésion/cohérence, contraintes d’ordre, 
juxtaposition/hiérarchisation etc. 

 
• Pratiques spécifiques à des époques, à des genres ou à des auteurs : 

- Quels sont les enjeux de la liste dans l’écriture poétique, romanesque, théâtrale ? Peut-on 
déceler des invariants ? Existe-t-il des genres ou sous-genres plus accueillants que d’autres ?  

- Dimensions encyclopédique, cognitive, culturelle. 
- Y a-t-il des liens privilégiés entre ce procédé et certaines situations historiques ? En effet, 

l’effet-liste se rencontre aussi bien chez Homère qu’au Moyen Âge (Jeay 2006), et chez 
Rabelais que chez les classiques (Corbière, Hugo, Flaubert…), chez les contemporains (Le 
Clézio, Perec, F. Bon, Volodine, Novarina, Minyana, Renaude, Lagarce), sans oublier les 
littératures étrangères (Sei Shônagon, Shakespeare, Whitman, Conrad, G. Grass, Borges, 
Lorca, De Lillo …) et sans  écarter la littérature orale. 

 
• Approches poétiques et stylistiques  

- Liste et texte englobant : Comment une liste s’insère-t-elle dans une unité textuelle plus large 
et quels liens entretient-elle avec son cotexte en amont et en aval ? S’agit-il d’un espace 
textuel autonome, « capsule » ou « kyste textuel » (Hamon, 1993 : 13) ? Quels sont les 
signaux de ses frontières ? Quels effets de contamination induit-elle sur la structure générique 
et sémantique du texte d’accueil ? 

- Liste et description : En quoi la liste pousse-t-elle à son extrême la logique de la description, 
concevable comme l’exhibition d’une compétence essentiellement lexicale (Hamon) ?  

- Liste et narrativité : Les listes constituent-elles des germes narratifs ou au contraire sont-elles 
l’ostentation de l’échec voire de l’impossibilité du récit ? Entrent-elles en congruence ou en 
dissonance avec le projet narratif englobant ? 

- Liste et énonciation/polyphonie : Quelles sont les sources énonciatives des listes ? La liste 
peut-elle être perçue comme effraction d’autres voix dans le texte cible ? Quels sont les liens 
avec les discours sociaux qui se présentent sous cette forme (dictionnaires, catalogues, etc.) ?  

- Liste et plaisir esthétique : Tensions entre logique sémantico-référentielle et logique 
purement verbale. Aspects jubilatoires tant en production qu’en réception. Effets rythmiques, 
typographiques, facteurs combinatoires, dynamicité, performance rhétorique…  

 
* * * * * * * 
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Comité scientifique 

Jean-Michel Adam (Lausanne), Marc Bonhomme (Berne), Marion Chénetier-Alev (Tours), Jacques 
Dürrenmatt (Toulouse II), Catherine Fromilhague (Paris IV), Anna Jaubert (Nice), Madeleine Jeay 
(McMaster, Hamilton), Philippe Hamon (Paris III), Georges Molinié (Paris IV), André Petitjean (Metz), 
Jean-Marie Privat (Metz), François Rastier (CNRS-Inalco), Christelle Reggiani (Lille 3) et Laurence 
Rosier (Bruxelles). 
 
Comité d’organisation 

Marion Chénetier-Alev (Tours), Madeleine Jeay (McMaster, Canada), Michelle Lecolle (Metz), 
Raymond Michel (Metz), Sophie Milcent-Lawson (Metz), Laurence Rosier (ULB). 
 
Modalités de soumission 

Les propositions de communications (2500 signes environ, espaces compris) comporteront un titre et un 
résumé ainsi que des mots-clés. Elles préciseront le corpus d’étude choisi ainsi que l’approche proposée 
et seront accompagnées de renseignements pratiques (nom, institution de rattachement, coordonnées 
personnelles et professionnelles).  

Elles devront parvenir en format Word et PDF par courrier électronique avant le 15 septembre 2010 aux 
deux adresses suivantes :  

raymond.michel@univ-metz.fr 
sophie.lawson@univ-metz.fr 
 
Une sélection des communications donnera lieu à une publication. 
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Responsables : Raymond Michel et Sophie Milcent-Lawson 

 

Equipes de recherches engagées :  

EA 3474 Centre d’Études Linguistiques des Textes et des Discours, Université Paul Verlaine-Metz 

 

Adresse : Université Paul Verlaine, CELTED - UFR Lettres et Langues, Ile du Saulcy, 57045 Metz 
Cedex 1 

Contact : raymond.michel@univ-metz.fr et sophie.lawson@univ-metz.fr 

 

Url de référence : http://www.univ-metz.fr/recherche/labos/celted/ 


