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Introduction 
  

 Les travaux se concentrant sur l’étude des phrases préfabriquées inspire les 

chercheurs et laisse encore de nombreuses questions derrière elle. Il s'agit de phrases 

complètes de la langue qui paraissent entièrement préconstruites où leur sens et leur fonction 

pragmatique ne peuvent pas être prédits à partir du sens des composants1. Au sein de la classe 

des phrases préfabriquées, un sous-ensemble d’énoncés avec le verbe dire semble 

particulièrement fréquent dans la langue: comment dirais-je, comme tu dis, c'est facile à dire, 

ça en dit long, ça me dit quelque chose, je veux dire, on dit ça. C'est la raison pour laquelle 

dans le cadre de ce travail nous voudrions relever le défi de comprendre ces formules, avec la 

fonction métalinguistique ou autre qu'elles portent en elles.  

  

 Nous voudrions préciser que lorsque nous parlons de phrases préfabriquées, nous par-

lons de la phraséologie dans un sens large2. La phraséologie a un rôle central dans la maîtrise 

d’une langue étrangère, mais également pour la traduction et la compréhension de spécificités 

langagières. Ce domaine est considéré comme le lieu privilégié de ces spécificités linguis-

tiques. Comme l’a dit Hausmann - linguiste allemand, le locuteur natif ne se rend pas compte 

de l’idiomaticité de sa langue maternelle (Hausmann, 1997 : 277). Il pourrait même sembler 

qu'il ait les yeux bandés et c’est la confrontation à la langue étrangère qui peut lui faire pren-

dre conscience de cela (Ibid.). 

 

 La question étudiée dans nos travaux intéresse l'équipe de recherche du laboratoire 

LIDILEM et s’inscrit dans le cadre du projet Constructions des phrases PREFABriquées dans 

les interactions langagières (PREFAB)3 de leur laboratoire. Cette étude est le fruit de nom-

breux questionnements et le projet vise à inventorier et à modéliser les phrases préfabriquées 

des interactions les plus productives du français, à partir d’une étude de corpus à large couver-

ture. Nous nous demanderons également quels sont les critères pertinents dans la description 

de notre objet d’étude. Par la suite, le but de notre travail sera de rassembler un ensemble des 

phrases préfabriquées à fonction métalinguistique autour du verbe dire, ce qui facilitera l'ana-

lyse linguistique pour identifier les éléments de fonctionnement partagés. Nous avons regrou-

                                                           
1 Lorsqu'il s'agit de produire une phrase, le locuteur ne peut pas toujours déterminer avec certitude quelles unités 

lexicales utiliser pour transmettre le contenu sémantique de la phrase. 
2 Selon Legallois et François (2006 : 4) : On pourrait parler d’un tournant phraséologique de la linguistique ; non 

pas parce que, au regard des publications et des colloques, la phraséologie est devenue un objet de plus en plus 

fréquent d’analyse – il n’y aurait là qu’une « institutionnalisation » d’un thème de recherche parmi d’autres –, 

mais bien plutôt parce que la phraséologie, obligeant il y a peu la théorie à un détour, est devenue la matière 

première de certaines conceptions linguistiques (Legallois, François, 2006 : 4). 
3Présentation – PREFAB (hypotheses.org)  

https://prefab.hypotheses.org/a-propos
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pé 151 phrases contenant le verbe dire comme : aussitôt dit, aussitôt fait, je me disais, j'allais 

le dire, j'ai mon mot à dire, tu veux que je te dise, il va sans dire etc. et nous avons aussi re-

cueilli leurs variantes possibles. Puis, sur la base de notre corpus d'expressions avec la compi-

lation de définitions provenant de diverses sources, nous procéderons à leur analyse et la véri-

fication de leur productivité sur le corpus romanesque : Phraseorom (français langue source).  

Nous effectuerons une analyse quantitative succincte en utilisant ces résultats pour montrer 

les cas plus fréquents et les moins fréquents de phrases préfabriquées. 

 

 Notre mémoire est divisé en trois parties distinctes. La première partie (cf. Partie I) se 

concentrera sur le cadre théorique entourant la phraséologie, les phraséologismes pragma-

tiques, la préfabrication4 et se divise en deux chapitres. Pour avoir une compréhension com-

plète de ce phénomène, nous allons passer en revue les différentes définitions et critères qui y 

sont associés. Nous approfondirons la notion de phrase préfabriquée et décrirons quelques 

typologies appartenant à cette catégorie. Nous inclurons une présentation des « Actes de Lan-

gage Stéréotypés (ALS) » une sous-classe des phrases préfabriquées, tels que proposés par 

Kauffer (2019). Cette étude linguistique est également mue par la volonté d’expliciter la fonc-

tion métalinguistique de phrases préfabriquées. Enfin, nous nous pencherons sur la structure 

du verbe dire et présenterons ses particularités, ses marqueurs et les fonctions.  

   

La partie suivante (cf. Partie II) détaillera notre méthodologie de travail ainsi que les 

corpus que nous avons utilisés. Nous présenterons de manière plus détaillée le projet PRE-

FAB, avant d'aborder le processus de constitution de notre corpus de phrases préfabriquées. 

Nous décrivons ensuite les différentes étapes que nous avons suivies pour le traitement lin-

guistique des expressions étudiées. Puis, nous présenterons rapidement le corpus que nous 

avons employé dans notre étude, ainsi que la méthode que nous avons utilisée pour l’explorer. 

 

 La partie finale de notre travail (cf. Partie III) se concentrera sur l'analyse linguistique 

des expressions et la présentation des résultats obtenus. Nous utiliserons des exemples extraits 

de notre corpus de phrases préfabriquées pour mener notre analyse. Tout d'abord, nous effec-

tuerons une analyse quantitative des expressions recueillies et présenterons les résultats. Puis, 

nous nous focaliserons sur la fonction métalinguistique (ou d'une autre fonction) autour du 

verbe dire de ces expressions. Dans cette phase de notre travail, nous examinerons le sens des 

expressions et chercherons à les classer en fonction de leur fonction. Pour ce faire, nous nous 

                                                           
4 Plusieurs chercheurs considèrent que la préfabrication est essentielle, voire cruciale, dans toute réflexion sur ce 

sujet (entre autres, Widdowson 1990, Grunig 1997, Erman 2007, Pęztrik 2018) (Dostie, Tutin  : 2019). 
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appuierons sur la typologie des « Phrases Préfabriquées des Interactions (PPI) » développée 

par Tutin (2019). À l'issue de notre analyse, nous présenterons une synthèse et un commen-

taire des résultats. Notre mémoire se terminera par une conclusion. 
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Partie 1 

- 

Cadre théorique 
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Chapitre 1. État de l’art sur les phrases préfabriquées 
  

 Notre travail se concentre sur l’étude des expressions s’inscrivant dans un phénomène 

étudié assez récemment du domaine de la phraséologie - les phrases préfabriquées. Les 

phrases en question, préalablement répertoriées par Bally (1909) comme appartenant à la « 

phraséologie exclamative », ont également été dénommées « routines conversationnelles » 

(Klein & Lamiroy 2011), « énoncés liés » (Fónagy 1997 ; Marque-Pucheu 2007) ou encore 

« phrases préfabriquées des interactions » (Tutin, 2019). Ces phrases peuvent être considérées 

comme figeés5 aussi les éléments lexicaux dans ces expressions sont fixes ou relèvent d’un 

paradigme limité. Il convient toutefois de souligner que beaucoup de ces phrases ne sont pas 

véritablement figées (certaines phrases peuvent avoir une certain flexibilité), comme nous 

l'expliquerons dans les étapes ultérieures du travail. Il est certain que les phrases préfabriquées 

sont une matière complexe relativement peu explorée. Cela signifie qu'il existe encore des 

incertitudes et des lacunes quant à leur définition et aux critères définitoires. Dans ce premier 

chapitre nous aborderons notre cadre théorique en relation avec la notion de préfabrication. 

Nous souhaitons présenter des notions concernant exclusivement ce phénomène sans aborder 

d'autres questions de phraséologie au sens large. 

 

 Nous verrons dans un premier temps les définitions proposées par différents cher-

cheurs et les particularités principales concernant la phraséologie et les phraséologismes 

pragmatiques. Ensuite, nous nous intéresserons à l’étude des expressions préfabriquées de la 

langue et nous évoquerons quelques concepts qui nous apparaissent pertinents pour notre ob-

jet de recherche. Bien entendu, nous n'oublierons pas la fonction métalinguistique et les parti-

cularités du verbe sur lequel nous travaillons - dire. En somme, cette étude a pour objectif de 

mieux comprendre la notion de préfabrication et sa fonctionnement dans la langue et la com-

munication. 

 

1. Autour la notion de phraséologie 

 

 La phraséologie est un domaine linguistique qui se consacre à l'étude des séquences 

lexicales perçues comme des expressions préconstruites (Tutin, 2019). Les unités précons-

                                                           
5 Schapira (1999 : 10) considère que « le figement est un phénomène scalaire, ses produits pouvant présenter une 

rigidité plus ou moins intense ». Le figement ne touche pas juste le lexique de la langue. Dans beaucoup de cas, 

ce sont des phrases entières de la langue qui paraissent entièrement préconstruites (Tutin, 2019). 
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truites sont des suites préfabriquées qui combinent des éléments lexicaux et grammaticaux 

(Ibid.). C’est une discipline qui a connu un regain d'intérêt ces dernières décennies, notam-

ment grâce à l'essor des corpus linguistiques et des outils d'analyse automatique du langage. 

Elle peut être abordée sous différents angles, tels que la syntaxe, la sémantique, la pragma-

tique ou encore la lexicographie.  Les recherches actuelles en phraséologie se concentrent sur 

le « principe phraséologique du langage » (Legallois, Tutin, 2013) et incluent des phéno-

mènes tels que les schémas syntaxiques ou textuels et les collocations. La phraséologie per-

met de mieux comprendre le fonctionnement de la langue et de la communication, ainsi que 

les liens entre la langue et la culture. L'adoption de nouvelles approches en phraséologie 

(Ibid.) a permis d'élargir son champ d'études. Elle a également des implications pratiques pour 

la traduction, l'enseignement des langues étrangères et la rédaction de textes spécialisés. Mejri 

(2011 : 115) estime que:  

Maîtriser une langue, c’est maîtriser ses idiosyncrasies. Est idiosyncrasique dans une langue ce qui 

s’exprime d’une manière spécifique à cette langue. La phraséologie, quelle qu’en soit l’expression, 

est considérée comme le lieu privilégié de ces spécificités linguistiques (Mejri 2011 : 115). 

 

 Les phénomènes phraséologiques, notamment les expressions moins figées comme les 

collocations, remettent en question la distinction traditionnelle entre langue et parole. En ef-

fet, ces expressions reflètent souvent des habitudes linguistiques qui sont enracinées dans 

l'usage quotidien de la langue, et qui ne peuvent pas être entièrement déduites de la structure 

grammaticale ou lexicale de la langue. Cela implique que les locuteurs utilisent la langue de 

manière créative et flexible, en fonction des contextes communicatifs dans lesquels ils se 

trouvent. La phraséologie est donc un champ d'étude en linguistique qui se concentre sur 

l'analyse des expressions préfabriquées (ou expressions polylexicales) utilisées dans une 

langue donnée (Tutin, 2019). Les expressions polylexicales sont des combinaisons de plu-

sieurs mots qui se produisent fréquemment ensemble, mais qui peuvent également être utili-

sées de manière autonome (Ibid.). Les locuteurs les mémorisent comme des unités lexicales 

indivisibles, et ces expressions ont souvent une signification qui ne peut être déduite de la 

somme de leurs parties constitutives (Ibid.). La phraséologie étudie les locutions figées, telles 

que pomme de terre, faire face ou c'est-à-dire, qui sont fréquentes dans la langue (Ibid.). Ain-

si que les termes complexes utilisés dans des domaines spécialisés, tels que l'expression po-

lylexicale. Par exemple, pomme de terre est une unité préconstruite où les mots pomme et 

terre sont liés de manière conventionnelle (Ibid.). González Rey et Fernández González (2006 

: 1017) mettent en évidence le traitement spécifique généralement accordé aux unités précons-
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truites, considérées comme des exceptions aux règles linguistiques habituelles. Ils soulignent 

que les caractéristiques les plus importantes dans le processus d'identification de ces unités 

sont leur polylexicalité, leur figement, leur répétition et leur institutionnalisation (Ibid.).  

 

 Dans cette étude, nous nous intéressons plus particulièrement à la phraséologie prag-

matique6, qui s'intéresse aux phraséologismes dont la fonction est d'ordre pragmatique, c'est-

à-dire liée à la situation de communication dans laquelle ils sont employés. Depuis la fin du 

siècle dernier, la communauté des sciences du langage s'intéresse à l'étude des phraséolo-

gismes ayant une fonction pragmatique. Ce domaine relativement récent de la phraséologie 

cherche à établir le lien entre les unités phraséologiques et leurs fonctions pragmatiques et 

discursives, tout en prenant en compte les conditions de production. L'objectif est de com-

prendre comment les phraséologismes à fonction pragmatique sont utilisés dans le contexte 

plus large d'un acte de communication.  À la fin du siècle précédent, nous avons vu apparaître 

de nombreuses théories en phraséologie qui ont exploré les propriétés contextuelles et prag-

matiques et des études empiriques ont prouvé que les expressions phraséologiques sont très 

répandues dans les langues. Nous pensons que les expressions phraséologiques sont une com-

posante cruciale de la maîtrise d'une langue car « tout est idiomatique dans les langues » 

(Hausmann 1997 : 277). Pour mener à bien notre étude, il est essentiel que nous établissions 

dès maintenant le cadre théorique et terminologique que nous utiliserons, et que nous définis-

sions avec précision la notion de phrases préfabriquées. 

 

2. La phrase préfabriquée 

 La notion de préfabrication conduit à une sous-catégorie spécifique de phrases - la 

phrase préfabriquée (PhP) (Dostie, Tutin, 2019 : 13). Les phrases préfabriquées sont des 

énoncés fréquemment utilisés dans la langue parlée. Pourtant, leur définition est pas si facile à 

préciser car cette catégorie est large et hétérogène. Elle englobe de nombreuses sous-

catégories avec des caractéristiques diverses.  

  

 Pour comprendre le sens de préfabrication, il faut également expliquer le sens d'une 

phrase (Dostie, 2019). Nous pouvons nous appuyer sur la définition de Otto Jespersen qui 

était un linguiste danois du début du XXe siècle, célèbre pour ses travaux en grammaire histo-

                                                           
6 L'étude des phraséologismes pragmatiques a commencé dès le début du 20ème siècle, avec les travaux de 

chercheurs tels que Charles Bally et Ferdinand de Saussure, qui ont commencé à explorer les aspects 

pragmatiques de la langue. 
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rique et comparative. Concernant la définition d'une phrase, Jespersen (1971[1924] : 438, in 

Dostie : 2019) a avancé l'idée que la phrase est la plus petite unité de communication dans la 

langue. Selon lui, une phrase est un ensemble de mots liés entre eux par une relation syn-

taxique, qui constitue une unité sémantique autonome, indépendante et qui peut fonctionner 

comme une unité complète dans la communication (Ibid.). Jespersen a souligné que la phrase 

est caractérisée par une structure syntaxique spécifique, qui détermine l'ordre des mots et la 

manière dont ils sont combinés pour exprimer une idée ou une action. D'après lui, la structure 

de la phrase dépend du type de message que le locuteur souhaite transmettre, ainsi que du 

contexte de la communication. Et c'est le contexte et l'intention dans la phrase qui nous inté-

ressent pour bien traiter nos formules avec dire. Il faut comprendre quel objectif le locuteur a 

dans son message et ce qu'il veut exprimer en utilisant telle formule et pas une autre, ce qui 

dans notre travail sera basé sur le traitement du corpus. 

2.1.Les paramètres principaux  

 Pour approfondir notre compréhension des phrases préfabriquées, nous allons présen-

ter quelques propriétés générales avancées par Dostie et Tutin (2019 : 14) : 

 

-La phrase préfabriquée est polylexicale: « elle est formée d’au moins deux unités mémorisées 

en bloc, qui apparaissent à proximité ou en contiguïté dans les textes » (Ibid.). 

-Les éléments du signifiant des phrases préfabriquées ne peuvent pas être remplacés par 

d'autres éléments sans altérer le sens global du phrasème. 

-Les phrases préfabriquées sont syntaxiquement indépendantes et ne sont pas régies, d'un 

point de vue syntaxique, par les éléments textuels environnants. 

-Une phrase préfabriquée peut constituer à elle seule un tour de parole7. 

-Les phrases préfabriquées ont la capacité d'avoir une fonction performative en réalisant un 

acte illocutoire. 

 

 D'après Klein et Lamiroy (2017[2011]), la phrase préfabriquée (PhP) prototypique se 

distingue des autres séquences préfabriquées par son indépendance morphosyntaxique, à la 

différence des expressions verbales qui sont souvent assimilées à des PhP. Pour cette raison 

comme nous l'avons expliqué précédemment, elle peut être utilisée en tant que tour de parole 

autonome, ce qui lui permet de réaliser un acte illocutoire. Selon Dostie (2019), les PhP se 

distinguent les unes des autres par plusieurs caractéristiques, notamment leur forme (qui peut 

varier selon la présence de verbes fléchis, d'adverbes, etc.), leur sens (qui peut être non com-

                                                           
7 Pourtant, ce n’est pas toujours le cas pour des phrases préfabriquées avec dire. 
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positionnel et métaphorique ou quasi-compositionnel et lié à des vérités générales ou des si-

tuations ponctuelles), et leur fonction (qui peut renvoyer à des états de fait ou à la structura-

tion du texte et de l'interaction). 

 

 Dostie (2019) souligne que la notion de préfabrication renvoie à un phénomène cogni-

tif et parfois à un phénomène pragmatique c’est-à-dire contextuel. Dans une approche cogni-

tive il s’agit d’une séquence polylexicale où la séquence préfabriquée est comme « un assem-

blage de deux ou plusieurs unités linguistiques mémorisées en bloc » (Ibid.). Par conséquent, 

son analyse relève du domaine de la phraséologie. 

 

 Plusieurs chercheurs arrêtent leur attention sur la préfabrication pragmatique (comme 

Coulmas 1979, Fónagy 1997, in Dostie : 2019) concernant les cadres sociaux stéréotypes 

(Ibid.). Les formules souvent sont produites de manière ritualisée, et les usages dépendent de 

la situation de communication. Les exemples courants pour illustrer ces propos sont par 

exemple : des formules de politesse (s’il vous plaît, merci, pardon), des salutations (bonjour, 

salut), de vœux (joyeux anniversaire) et de félicitations (bravo) (Ibid.).  

2.2. Sous - classes des phrases préfabriquées 

 La catégorie des phrases préfabriquées inclut de nombreux sous-types différents et 

variés comme nous avons déjà mentionné avant. Une sous-catégorie de phrases est appelée - 

pragmatèmes (comme : Blanco et Mejri, 2018), à la suite de Mel’čuk (1995). Nous souli-

gnons que cette réflexion s'inscrit dans la continuité des travaux de Bally (1932), Vinogradov 

(1952) et Fónagy (1982) qui ont également contribué largement à la réflexion autour des 

phraséologismes pragmatiques. Voici la définition proposée par Mel’čuk : « un pragmatème 

est une expression lexicale contrainte par la situation de son emploi » (Mel’čuk, 2013 : 11), 

ou bien « un phrasème qui est figé par rapport à la situation d’énonciation […] » (Mel’čuk, 

2008). Il dira encore que les pragmatèmes sont sémantiquement compositionnels et polylexi-

caux (Mel’čuk 2013 : 11). Signalons que les pragmatèmes de Mel'cuk ne couvrent pas tout la 

classe des phrases préfabriquées. Il s’agit d’une séquence préfabriquée au sens pragmatique et 

cognitive, par exemple le syntagme embarquement immédiat (dans un aéroport) est un prag-

matème. Cette séquence est considérée comme préfabriquée à la fois sur le plan pragmatique 

et mnémonique (Dostie, 2019). Elle est constituée de plusieurs lexèmes, son interprétation et 

son utilisation dépendent du contexte extralinguistique, et sa signification est composée sur le 

plan sémantique (Ibid.). Blanco (2015 : 17) définit les pragmatèmes ainsi : 
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Un pragmatème est un phrasème (ou un lexème) qui constitue un énoncé complet et qui est 

restreint dans son signifié par la situation de communication dans laquelle il est utilisé ; il est, dans 

la plupart des cas, sémantiquement compositionnel (2015 : 17). 

Blanco évoque également l'argument de la compositionnalité sémantique, sans exclure les 

formes non compositionnelles. Cependant, cette position diffère de la définition originale de 

Mel'čuk, qui considère la compositionnalité comme l'un des critères exclusifs de sa définition. 

En somme, ce qui est incontestable c’est que les travaux de Mel'čuk ont permis de développer 

la réflexion sur les phraséologismes pragmatiques et ont suscité des débats sur leur nature et 

leur classification.  

  

 Nous trouverons un autre cas dans la typologie proposée par I.A. Mel'cuk (2013, 2015, 

2017 [2011]). La phrase préfabriquée est classée dans les locutions, qui elles-mêmes se 

divisent en locutions fortes, semi-locutions et quasi-locutions, ainsi que dans les clichés, tels 

que les sentencèmes et les formulèmes, ce qui inclut dans ce dernier cas - des pragmatèmes, 

donc il a été question plus haut (Dostie, Tutin, 2019 : 17). De manière simplifiée, la typologie  

considérée repose sur l'axe graduel de la compositionnalité et de la non-compositionnalité 

sémantique des phrasèmes (Ibid.). 

 

  De même, les formules toutes faites centrées sur l'interaction et les interlocuteurs ont 

également été largement étudiées. Ces phrasèmes incluent une variété de phrases préfabri-

quées ayant des fonctions diverses telles que : tu vois ce que je veux dire ? Il n’y a pas a dire, 

ça craint et penses-tu! (Dostie, Tutin, 2019 : 16). L'analyse conversationnelle a traditionnel-

lement accordé une attention particulière aux séquences de ce type, les considérant comme un 

point d'attraction important (Ibid.). Entre autres, Klein et Lamiroy (2016) ont établi une classi-

fication des phrasèmes qui inclut deux sous-catégories de phrases toutes faites, à côté des col-

locations et des expressions figées nominales, verbales, adjectivales, adverbiales (Dostie et 

Tutin, 2019 : 16). Il s’agit des phrases situationnelles (tu rigoles ?, il n’y a pas mort 

d’homme) et des proverbes (qui vivra, verra).  

 

 Il est difficile d'appréhender de manière globale la catégorie de la phrase préfabriquée, 

car elle se présente comme un objet fragmenté, partagé entre plusieurs théories et traditions 

(Ibid.). Pour cette raison, nous allons maintenant présenter les typologie de phrases préfabri-

quées pour mieux les classer et les comprendre. 
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3. Les phrases préfabriquées et leurs typologies 

 Comme nous l'avons souligné précédemment, décrire la catégorie des phrases 

préfabriquées n'est pas une tâche aisée car elle comprend plusieurs sous-catégories. Les 

classifications sont souvent trop générales et peuvent regrouper des expressions qui 

appartiennent à plusieurs sous-groupes différents. Dans la section suivante, nous allons 

présenter les typologies de phrases préfabriquées proposées respectivement par Gaétane 

Dostie (2019) et Agnès Tutin (2019). Les typologies proposées par ces chercheurs sont plus 

adaptées, car elles ont été conçues en prenant en compte plusieurs critères précis qui couvrent 

toutes les propriétés des phrases préfabriquées. 

3.1 Dostie (2019) - Typologie des phrases préfabriquées 

 Dostie (2019 : 36) établit une typologie des phrases préfabriquées et pour ce faire, elle 

considère que la fonction principale de ces phrases est communicationnelle. S'inspirant du 

schéma interactionniste de Kerbrat-Orecchioni (1999), Dostie identifie quatre paramètres 

permettant de différencier ces phrases (Ibid.) : 

1) la fonction générale du message, 

2) le statut sous l’angle énonciatif du couple « émetteur-récepteur », 

3) les compétences idéologiques et culturelles sollicitées pour interpréter le message, 

4) l’univers de discours au sein duquel celui-ci prend place. 

 

Ultérieurement, Dostie présente trois catégories très générales de phrases préfabriquées, con-

cernant leurs caractères fonctionnels la nature interactionnelle. Nous parlons ici de : 

 

1. des phrases représentationnelles, 

2. des phrases structurelles et interpersonnelles, 

3. des phrases expressives. 

3.1.1. Phrases représentationnelles 

 La fonction de phrases préfabriquées dans cette catégorie est la description du monde, 

ces phrases peuvent avoir également les jugements ou bien faire agir des interlocuteurs. Ces 

phrases représentationnelles ont plusieurs sous-types (Dostie, 2019 : 39) : 

1. les parémies, 

2.les phrases situationnelles, 
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3. les phrases publiques. 

 

Parémies 

 Les parémies sont de phrases génériques et préconstruites. Le travail sur les parémies a 

également été profondément analysé à travers le proverbe. D’après Kleiber (2000 in Dostie, 

2019 : 40) le sens du proverbe est implicatif, pas vraiment compositionnel comme les autres 

phrases parémiques et fait références aux humains. Il faut souligner que Greimas (1968 : 309 

in Dostie, 2019 : 41) et Wood (2015: 47 in Dostie, 2019 : 41) pensent que le proverbe est en 

quelque sorte une citation mémorisée, associée aux marqueurs citationnels p.ex. comme le 

disait X, comme le dit le proverbe, etc. (Anscombre 2000, 2008 ; Pęztril 2018 in Dostie, 

2019). Le locuteur n'est jamais obligée d’utiliser le proverbe pendant son discours. Cela dé-

pend du thème de conversation. Pourtant, comme souligne Dostie le proverbe est présenté 

comme « une vérité reposant sur des savoirs partagés » (Ibid.). 

 

Phrases situationnelles 

 Ces phrases aident pour décrire et comprendre des situations comme les proverbes. La 

différence avec ces derniers est que les phrases situationnelles sont épisodiques,et non pas 

génériques (Anscombre 2000 : 10 in Dostie, 2019 : 41). Selon Anscombre les phrases situa-

tionnelles sont d'un point de vue général beaucoup plus flexibles que les parémies. Ces 

phrases sont accompagnées des marqueurs axés sur la généricité (p.ex. en général, normale-

ment, toujours) ou sur la spécificité (p.ex. cette fois, ça y est). Le locuteur utilise ces phrases 

lorsqu'il veut exprimer son opinion, son propre point de vue et la souligner (Ibid.). Selon Béa-

trice Lamiroy (2005), les phrases situationnelles ne sont pas nécessairement figées dans leur 

forme, mais plutôt dans leur emploi. En d'autres termes, leur sens est étroitement lié au con-

texte dans lequel elles sont employées. Le sens d'une phrase situationnelle, telle que Les pla-

nètes sont alignées, ne peut être compris que dans le cadre du contexte dans lequel elle a été 

énoncée, selon les propos de Dostie (2019 : 41-42). Le locuteur qui se sert de ces phrases se 

réfère uniquement à la situation particulière et par conséquent, les phrases représentent la vé-

rité associée à une situation discursive spécifique (Ibid.).  

 

Phrases publiques 

 Ces phrases sont destinées à plusieurs destinataires et sont très diverses. Les phrases 

publiques sont en général compositionnelles au plan sémantique et doivent être faciles et ra-

pides à comprendre pour les récepteurs (Dostie, 2019 : 43). Elles apparaissent dans 

l’affichage (semi-) public, les slogans publicitaires, politiques notamment dans les discours 
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politiques, médiatiques et autres formes de communication publique. Pour donner l' exemple, 

Dostie propose les séquences présentes dans l’affichage (semi-) public au Québec : Chemin 

Privé, Espace réservé, Vente de garage, Accès interdit. Également : la modération a bien 

meilleur goût - slogan publicitaire concernant la consommation d’alcool. Contrairement aux 

phrases situationnelles, qui sont étroitement liées à une situation de communication particu-

lière, les phrases publiques ont une utilisation plus large et sont souvent utilisées pour véhicu-

ler des messages clés ou des idées importantes dans des contextes variés. Elles sont conçues 

pour être facilement retenues par le public et elles ont souvent une structure syntaxique simple 

et claire, qui facilite leur compréhension et leur mémorisation. 

3.1.2. Phrases structurelles et interpersonnelles 

 Avec ces phrases nous pouvons nous référer au texte (oral ou écrit), à l’interaction et / 

ou aux interactants (Dostie 2019 : 44). Les phrases structurelles sont des expressions qui sont 

construites selon une structure syntaxique spécifique. Elles sont utilisées pour communiquer 

des informations factuelles ou pour exprimer une opinion personnelle. Les phrases interper-

sonnelles, quant à elles, sont utilisées pour établir ou maintenir une relation entre les locu-

teurs, pour exprimer des sentiments ou pour influencer le comportement de l'autre. Ce groupe 

important de phrases comprend (Ibid.): 

 

1. les phrases interactives 

2. les métaphrases 

3. les phrases sociales. 

 

Phrases interactives 

 Elles sont utilisées pour engager une interaction avec l'interlocuteur ou pour signaler 

une pause dans le discours afin de permettre à l'autre locuteur de répondre ou de réagir (Dos-

tie, 2019 : 46). Puis, les phrases interactives sont des énoncés qui visent à maintenir et encou-

rager l'interaction dans la conversation, en montrant une attitude attentive, en invitant à la 

participation ou en exprimant son point de vue. Elles sont destinées à un ou plusieurs interlo-

cuteurs bien déterminés et peuvent être utilisées à tout moment, sans être limitées par la thé-

matique ou les critères spatio-temporels de la conversation. Voici quelques exemples de 

phrases interactives : 

-Une attitude attentive : Ah bon, c'est pas vrai !. 

-Une attitude active maintenant la conversation : Tu vois ce que je veux dire ? Tu comprends 

?. 

-Les phrases encouragent l'interlocuteur à parler : Accouche qu'on baptise !. 
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-Les phrases captant l'attention de l'interlocuteur : Tu sais pas quoi ? Tu connais pas la der-

nière ?. 

-Les phrases transmettant le point de vue de l'interlocuteur (l’accord \ le désaccord) : C'est ça, 

qu'est-ce que tu me chantes là ? C'est toi qui le dis / pas moi qui le dis. 

 

 Métaphrases  

 Les métaphrases sont des expressions linguistiques qui permettent d'exprimer la pen-

sée et le positionnement du locuteur par rapport à son discours. Les phrases étudiées avec dire 

relèvent en grande partie de ce type. Elles peuvent également aider l'interlocuteur à com-

prendre le message véhiculé. En général, ces phrases contiennent un verbe de parole ou de 

cognition, tels que je dis pas, je veux dire, je sais pas, tu comprends, tu vois apparaissant le 

plus souvent au 1re, 2e et 3e personne du singulier de l’indicatif présent ou de l’impératif 

(Dostie 2004 ; Andersen 2007 ; Rouanne et Anscombre 2016 in Dostie, 2019 : 46 - 47). Elles 

se rapprochent des phrases interactives, car elle sont destinées à un destinataire spécifique et 

elles peuvent apparaître à tout moment dans la conversation. En somme, les métaphrases sont 

des expressions qui permettent de donner du sens et de la cohérence à un discours en montrant 

le positionnement du locuteur. Elles peuvent être considérées comme des indicateurs de la 

compréhension mutuelle entre les interlocuteurs.  

 

 Phrases sociales  

 Les phrases sociales sont utilisées pour communiquer dans des situations sociales con-

ventionnelles. Elles incluent des formules de remerciement (p.ex. un grand merci!, il n’y a 

pas de quoi, je t’en / vous prie, de rien), d'excuse (p.ex. excuse-moi, ce n’est rien), de saluta-

tion (p.ex. bon matin, bonne soirée) et de compliment (p.ex. mes compliments !), et leur utili-

sation appropriée dépend des normes socio-culturelles et des formules associées à une situa-

tion donnée (Dostie, 2019 : 48-49). Il est également importante de tenir compte de l'identité et 

de la hiérarchie des interlocuteurs, ainsi que du contexte spatio-temporel et chronologique de 

la conversation (Ibid.). En outre, il convient de noter que les phrases sociales peuvent égale-

ment être utilisées pour créer et maintenir des liens sociaux, établir des rapports de confiance 

et de respect mutuel, et renforcer la solidarité entre les interlocuteurs. Enfin, il est important 

de souligner que ces phrases sont souvent des éléments clés de la communication intercultu-

relle, car elles peuvent refléter des différences culturelles dans la façon dont les gens expri-

ment la gratitude, la politesse et le respect réciproque. Par conséquent, il est essentiel de com-

prendre les normes socio-culturelles associées à l'utilisation de phrases sociales dans diffé-

rentes cultures pour éviter les malentendus lors des échanges interculturels.  
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3.1.3.Phrases expressives 

 Les phrases expressives permettent au locuteur d'exprimer ses émotions ou son état 

d'esprit face à une situation donnée. Elles sont réactives par nature (Dostie, 2019 : 49-50). 

Elles ont pour fonction principale de réagir à un événement ou une situation, et peuvent ex-

primer divers états émotionnels tels que l'étonnement, la surprise, la satisfaction, la déception, 

la désapprobation, etc. Ces phrases peuvent être déclenchées par des facteurs variés, tels 

qu'une pensée, un souvenir ou des circonstances extra-linguistiques. Il est vrai que les phrases 

expressives peuvent se confondre avec les phrases interactives, qui ont pour but d'interagir 

avec un interlocuteur. Cependant, les phrases expressives se distinguent par leur caractère 

réactif plutôt que directement interactif. Elles peuvent contenir des expressions comme : mon 

œil !, c'est le comble !, et se distinguent des phrases interactives telles que les questions ou les 

propositions (Ibid). Elles peuvent être utilisées aussi pour exprimer un sentiment collectif, 

comme dans l'expression oh la la qui peut signifier la surprise ou l'admiration partagée par 

plusieurs personnes. Ces phrases trouvent leur légitimité dans le contexte non linguistique ou 

bien dans la thématique du discours. 

3.2. Classement des phrases préfabriquées des interactions (PPI) Agnès Tutin (2019) 

 Agnès Tutin dans son article Phrases préfabriquées des interactions :  quelques ob-

servations sur le corpus CLAPI (2019) propose de classer les phrases préfabriquées des inte-

ractions à partir d'un corpus authentique8, une tâche qui requiert des compétences pluridisci-

plinaires9. Pour mieux comprendre le fonctionnement de ces expressions, il est essentiel 

d'évaluer leur productivité et d'observer les différents types de PPI dans des productions au-

thentiques. Cette étude ne vise pas à fournir une typologie exhaustive et finale des phraséolo-

gismes pragmatiques (Tutin 2019 : 63 – 64). L’auteur accentue qu'il est encore prématuré de 

le faire à ce stade (Ibid.). Au lieu de cela, Agnès Tutin propose une première ébauche de typo-

logie de ces énoncés en se basant sur le corpus d'interactions authentiques. L’objectif est de se 

concentrer sur les phrases préfabriquées complètes à fonction pragmatique qui intègrent un 

verbe à verbe conjugué (Ibid.). Nous tenons à souligner que la notion de phrase préfabriquée  

est plus large que celle de phrase préfabriquées des interactions. Les phrases préfabriquées 

incluent ainsi les proverbes. Les PPI sont un sous-type de phrase préfabriquée. 

 

 Il est important de dire que le classement établi par Tutin est très similaire à celui de 

Dostie car la réflexion a été menée entre les chercheurs lors d’un séjour de recherche G. Dos-

                                                           
8 Les domaines incluent la phraséologie, la syntaxe, la pragmatique et l'analyse des interactions. 
9Tutin propose une typologie qui inclut la catégorie des « pragmatèmes » au sens de Melcuk (2012), de Blanco ( 

2013) et de Blanco et Mejri ( 2018), et institue d’autres catégories supplémentaires.  
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tie à Grenoble. Nous pouvons remarquer que les deux typologies mettent en évidence le rôle 

crucial de ces phrases des interactions entre les interlocuteurs, notamment en permettant au 

locuteur d'exprimer son positionnement ou son attitude face à un propos, ou encore d'attirer 

l'attention de l'interlocuteur. Il est intéressant de noter que les deux typologies soulignent la 

présence d'un verbe de parole dans ces phrases. Toutefois, Dostie ajoute des éléments com-

plémentaires à la définition des métaphrases en incluant la possibilité d'utiliser un verbe de 

perception ou de cognition, et en soulignant que ces phrases laissent place au locuteur de 

transmettre ses pensées, de souligner le rapport entre lui et ce qu'il dit, ainsi que de déchiffrer 

l’énonce. 

 

 Suivant Tutin, les expressions qu’elle a retenues répondent aux critères suivants : 

a) Polylexicalité - les phrases comportant au moins deux lexies. 

b) Inclusion d’un verbe à temps fini - les PPI averbales comme et puis quoi encore ; la 

belle affaire !. 

c) Complétude syntaxique des phrases - seulement les PPI complètes au plan syntaxique pour 

exclure les expressions qui comportent une partie variable. 

d) Lien à la situation de communication - les énoncés sont étroitement liés à la situation de 

communication et sont souvent des réponses à des stimulus. 

e) Être généralement non-compositionnelles et préconstruites - ce qui signifie qu'elles doivent 

être mémorisées comme des unités lexicales stockées dans la langue. La préfabrication se 

définit comme la propriété des expressions qui ne sont pas formées de manière libre à partir 

de leur sens et de leur structure syntaxique, mais qui sont figées dans leur forme. Quant à la 

non compositionnalité, elle se réfère à l'incapacité de déduire le sens d'une phrase préfabri-

quée à partir de ses éléments constitutifs, c'est-à-dire que le sens global de l'expression ne 

peut être prédit par la simple addition des significations de ses composants. Ainsi, dans le 

cadre de notre étude, nous considérons uniquement les phrases préfabriquées qui présentent 

un caractère d'idiomaticité ou d'idiosyncrasie, c'est-à-dire qui ne peuvent être compris que 

dans leur contexte spécifique.  

 

L’auteure propose quatre sous-types de phrases préfabriquées. C’est un cadre simple 

qui permet de montrer des principales tendances. Dans ces conditions, nous distinguant quatre 

types: 

-phrases à fonction métadiscursive,  

-phrases réactives,  

-pragmatèmes, 
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-phrases situationnelles.  

Phrases à fonction métadiscursive  

 Les phrases à fonction métadiscursive sont également appelées « formules métacom-

municatives» (López Simó, 2016 in Tutin : 2019). Cette fonction est une notion importante en 

linguistique qui se réfère à la capacité d'une phrase ou d'un énoncé à porter sur le discours lui-

même plutôt que sur son contenu sémantique. Cela peut inclure des éléments tels que les mar-

queurs de discours, les incises, les expressions d'évaluation et de commentaire, et plus encore. 

Ces phrases peuvent aider à signaler la structure, la cohérence et la progression du discours, et 

peuvent également aider à situer le locuteur par rapport à son auditoire. Les recherches sur la 

fonction métadiscursive sont appréciables pour la compréhension de la façon dont les locu-

teurs interagissent entre eux et utilisent la langue pour négocier leur place dans les échanges 

conversationnels. De nombreux linguistes ont écrit à ce sujet, tels que Blanche-Benveniste 

(1989), Hyland (2005), Steuckardt (2005), Andersen (2007) et López Simó (2016). 

 

Dans l'ouvrage « Les termes clés de l'analyse du discours »( 2009), Dominique Main-

gueneau consacre également une section à la fonction métadiscursive. Selon lui cette fonction 

est comme une fonction réflexive du discours, qui permet de donner des informations sur le 

discours lui-même, sur les conditions de son énonciation, sur les choix linguistiques et argu-

mentatifs faits par l'énonciateur. La fonction métadiscursive est donc une forme de méta-

communication, qui permet de réguler l'interprétation du discours et de situer l'énonciateur 

dans une position énonciative.  

 

Tutin (2019 : 69) indique que ces phrases ont une fonction métadiscursive, c'est-à-dire 

qu'elles portent sur le dire et le dit. Elles sont couramment liées à des marqueurs de discours 

qui agissent le plus souvent comme des incises ayant une valeur parenthétique. Cela signifie 

que ces expressions peuvent souvent être supprimées de la phrase sans altérer le sens du mes-

sage ou sans introduire d'erreurs grammaticales. Parmi ce type de phrases, nous pouvons dif-

férencier trois catégories :  

 a) phrases de négociation, 

b) phrases à fonction conative (ou phatique), 

c) expressions à fonction métalinguistique. 

  

Les phrases de négociation - d'après Andersen (2007 in Tutin 2019 : 69) sont des expressions 

préfabriquées qui permettent à l'interlocuteur, généralement exprimé à la première personne, 

de manifester soit une distance, soit un engagement (par exemple, je crois, je pense). Les 
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phrases à fonction conative (ou phatique) sont utiles pour capter l’attention du locuteur (par 

exemple : tu vois ; tu sais ; tiens-toi bien ; imaginez-vous) (Ibid.). Les expressions à fonction 

métalinguistique ( par exemple : comment dirais-je ; je vais te dire ; c’est beaucoup dire) sont 

caractérisées par l'utilisation fréquente du verbe dire et servent à réexprimer, corriger, rectifier 

ou commenter la forme ou la structure du discours (Ibid.). La plupart des expressions méta-

linguistiques comprennent le verbe dire, qui est largement utilisé dans leur formation 

(Steuckardt, 2005). Il est important pour nous de clarifier plus cette fonction, en raison du 

choix de notre recherche, qui sera abordée dans les chapitres suivants. 

 

Phrases réactives  

 Les phrases réactives représentent un ensemble très riche et hétérogène d'expressions 

qui s'inscrivent dans l'interaction et sont suscitées par une situation ou un échange en dehors 

du langage. Elles sont fortement marquées par la subjectivité linguistique (Kerbrat-Orecchioni 

1980) et sont caractérisées par l'utilisation de marqueurs énonciatifs, tels que les déictiques 

(je, tu, ça, ce). Cette catégorie comporte deux types de phrases : ayant une fonction expres-

sive, évaluative et ayant une fonction interactionnelle (Tutin 2019 : 69 – 70). Les formules 

personnelles symptomatiques expriment une fonction expressive et évaluative (ça craint ; que 

veux-tu que je te dise?; c’est charmant) centrée sur le locuteur, tandis que les formules con-

versationnelles correspondent aux actes de langage ordinaires de la conversation et ont une 

fonction interactionnelle (ça marche ; c’est bon ; c’est clair ; tu m’étonnes). Bien que ces 

deux groupes de phrases réactives soient distincts, ils ont en commun leur rôle important dans 

l'interaction entre interlocuteurs, permettant d'exprimer des attitudes, de montrer le position-

nement ou de transmettre des pensées. Il convient cependant de noter que la classification de 

ces expressions mérite encore d'être affinée pour mieux comprendre leur nature et leur fonc-

tionnement. Nous observons que les phrases à fonction expressive et évaluative de Tutin cor-

respondent donc aux phrases expressives de Dostie, tandis que les phrases à fonction interac-

tionnelle de Tutin correspondent plutôt aux phrases interactives de Dostie. En assimilant ces 

deux typologies (Tutin – 2019 et Dostie - 2019), nous constatons des similitudes claires, mal-

gré quelques différences. Les phrases à fonction expressive et évaluative peuvent paraître 

comme une réponse à une situation de communication donnée ou extralinguistique, alors que 

les phrases à fonction interactionnelle ont tendance à être utilisées dans le cadre de l'interac-

tion, en réponse à un stimulus lié à la situation actuelle ou à l'échange en cours, plutôt que 

d'être générées à partir du souvenir d'une situation passée.  

 

Pragmatèmes  
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 Dans le troisième groupe, Tutin inclut les pragmatèmes tels que définis par Mel'cuk 

(2013), Blanco (2013), ainsi que Blanco et Mejri (2018). Les pragmatèmes de Tutin (2019) 

sont présents sous le terme de phrases sociales de Dostie (2019).  Les pragmatismes sont une 

catégorie d'objets phraséologiques qui sont fortement liés à la situation d'emploi. Mel'čuk 

(1995) qui nous avons déjà présentée dans les paragraphes précédents, qui est un contributeur 

majeur du domaine de la phraséologie pragmatique, a introduit le terme de pragmatème pour 

décrire ces expressions lexicales. Cette catégorie de phraséologismes pragmatiques a ainsi 

permis de développer la réflexion sur les aspects pragmatiques du langage et leur impact sur 

la compréhension des énoncés.  

  

 Contrairement aux phrases réactives décrites précédemment, les pragmatèmes se dis-

tinguent en ce sens que leur utilisation est restreinte à des situations sociales ou communica-

tives spécifiques. En d'autres termes, ils sont souvent utilisés de manière rituelle ou conven-

tionnelle dans des contextes particuliers. Tutin (2019 : 70 – 71) souligne qu’ils comprennent 

des formules de politesse (p.ex. je vous remercie, je vous en prie), de salutation (p.ex. ça va ?, 

ça fait longtemps), également celles utilisée lors des conversations téléphoniques (p.ex. c’est 

de la part de qui ?, qui est à l’appareil ?) ou bien dans une situation commerciale (p.ex. 

qu’est-ce que ce sera ?, et avec ceci ?). Les pragmatèmes peuvent apparaître de façon isolée 

(dans un restaurant, chaud devant !) ou être en ouverture de l’interaction (les pragmatèmes de 

salutation) (Ibid.) Il convient de noter que les expressions de type pragmatème ne sont pas 

exclusivement limitées à l'oral et peuvent également être présentes dans la langue écrite. Par 

exemple, des expressions telles que défense de fumer, vous êtes sous surveillance vidéo ou 

stationnement autorisé les jours pairs sont des exemples de pragmatèmes identifiés dans la 

langue écrite. Cette observation renforce l'importance des pragmatèmes dans la communica-

tion humaine, quelle que soit la forme linguistique utilisée.  

 

En somme, les pragmatèmes constituent une catégorie d'expressions qui sont forte-

ment liées à la situation d'emploi et qui ont une valeur pragmatique importante pour les locu-

teurs, qu'ils s'expriment à l'oral ou à l'écrit. Il est intéressant de noter que la typologie de Dos-

tie (2019) présente des similitudes avec la catégorie de pragmatèmes telle que décrite par Tu-

tin (2019). En effet, les deux typologies mettent en évidence des expressions qui sont liées à 

des normes socioculturelles spécifiques et qui sont conditionnées par des situations particu-

lières.  

  

Phrases situationnelles  
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 Il convient de mentionner un dernier groupe d'expressions appelées phrases situation-

nelles d'après la dénomination d’Anscombre (2000). En comparant les classifications de Dos-

tie (2019) et de Tutin (2019), nous pouvons constater que la seule catégorie portant la même 

appellation est celle des phrases situationnelles. Les deux ont repris ce concept qui vient 

d’Anscombre pour désigner des expressions préfabriquées qui permettent de caractériser des 

situations spécifiques. Contrairement aux phrases réactives et aux pragmatèmes, les phrases 

situationnelles sont des expressions épisodiques qui ne sont pas directement associées aux 

locuteurs de l'interaction mais à la situation évoquée (Tutin 2019 : 71). Autrement dit, ces 

phrases préconstruites ne sont pas utilisées de manière conventionnelle ou ritualisée, mais 

plutôt pour décrire ou commenter une situation spécifique et il s’agit bien du contexte dans 

lequel les phrases sont employées. Tutin donne des exemples comme : il y a de l’eau dans le 

gaz, ça sent le roussi, il y a de quoi faire, ce n’est pas la mer à boire, le torchon brûle.   

 

 Pour rappeler et comparer les deux typologies (Tutin - 2019 et Dostie - 2019) nous 

pourrons les classer de la manière suivante : 

a) Les phrases à fonction métadiscursive (Tutin) correspondent aux Métaphrases (Dostie). 

b) Les phrases réactive (à fonction expressive et évaluative, Tutin) correspondent aux Phrases 

expressives (Dostie).  

Les phrases réactives (à fonction interactionnelle, Tutin) correspondent aux Phrases structu-

relles et interpersonnelles ( Phrases interactives : sous-catégorie, Dostie). 

c) Les pragmatèmes (Tutin) correspondent aux Phrases structurelles et interpersonnelles 

(Phrases sociales : sous-catégorie, Dostie). 

d) Phrases situationnelles (Tutin) correspondent aux Phrases représentationnelles (Phrases 

situationnelles : sous -catégorie, Dostie). 

4. Les « Actes de Langage Stéréotypés » (Les ALS) 

 Dans le thème de notre étude, il est important de mentionner le travail de Maurice 

Kauffer (2019) qui s'intitule « Actes de Langage Stéréotypés : essai de synthèse critique ». 

L’auteur dans sa synthèse s’intéresse à une nouvelle catégorie d’expressions les «actes de 

langage stéréotypés (les ALS) »10. Nous voudrions accentuer que, les ALS correspondre aux « 

phrases réactives » dans le classement de Tutin (2019) et aux « phrases interactives et expres-

sives » dans le classement chez Dostie (2019). 

 

                                                           
10 L’auteur affirme que le premier corpus des ALS était proposé dans le cadre d’un projet lexicographique 

bilingue mené par le GLFA (Groupe de lexicographie franco - allemande, Université de Lorraine - Nancy). 
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Kauffer (2019) a abordé les aspects théoriques des ALS et a présenté les principales 

caractéristiques de cette catégorie de phraséologismes jusqu' à présent encore peu étudiée 

(Ibid.). Les ALS peuvent souvent prêter à confusion et à des ambiguïtés en raison de leur na-

ture stéréotypée. Également les ALS peuvent avoir plusieurs interprétations possibles, en 

fonction du contexte dans lequel ils sont utilisés. Cette ambiguïté peut être accentuée lorsque 

l'ALS est utilisé dans un contexte différent de celui pour lequel il a été créé, ou lorsque le lo-

cuteur utilise l'ALS de manière ironique ou sarcastique (Ibid.). L’analyse des ALS permet de 

comprendre, apercevoir et souligner beaucoup de phraséologismes, puis les dénominations de 

cette catégorie sont très nombreuses. D’après l’auteur ; 

En définissant les AlS, il ne s'agit pas de créer à tout prix une nouvelle catégorie dans un domaine 

qui en comporte déjà un nombre important, ni de vouloir créer un pré carré de recherche bien à soi. 

Nous pensons plutôt que l'inventaire et l'analyse des ALS permettent, d'une part, de mettre au jour 

de nombreux phraséologismes qui n'avaient jusqu'à présent pas été étudiés ni même perçus en tant 

que tels, et d'autre part, de mettre en œuvre de nouvelles méthodes d'analyse qui ne pourront que 

profiter à la phraséologie en général (Kauffer, 2019 : 150). 

 

L'auteur met en évidence que le défi majeur est d'ordonner cette catégorie de phraséologismes 

que nous pouvons appeler « phraséologismes pragmatiques » (Ibid.). Il existe plusieurs déno-

minations pour cette catégorie comme les actes de langage lexicalisés (Schemann 1993), les 

énoncés lies\ usuels (Fónagy 1997 ; Martins – Baltar 2000), les formules de routine (Lüger 

2007; Burger 2010). 

4.1.Critères définitoires des ALS 

 Kauffer (2019) donne les trois critères définitoires des ALS qui se situent à trois ni-

veaux différents : 

1.Niveau discursif - statut d'énoncé,  

2.Niveau sémantique - idiomaticité sémantique,  

3.Niveau pragmatique - la fonction pragmatique.  

 

Niveau discursif - le statut d’énoncé 

 Un ALS est toujours un énoncé à part et non une partie d’énoncé (Kauffer, 2018 : 72). 

Kauffer l’appelé « unité minimale communicative ». En prenant l’exemple suivant : la belle 

affaire, est un énoncé (Ibid.). Il s'agit d'une réponse grammaticalement et pragmatiquement 

correcte à la parole de l'interlocuteur. L’exemple : 

Mais, je me suis déjà engagé vis-à-vis de mon beau-frère ! dit Nicolas.   

La belle affaire! (Troyat, p.420 )  
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Cependant, il est possible d'intégrer un acte de langage stéréotypé dans la structure syntaxique 

et de l'utiliser comme élément constitutif d'un énoncé selon le contexte par exemple tu parles 

dans : Tu parles qu’elle a envie d’être seule. Dans cet exemple un ALS n'apparaît pas en tant 

qu’un énoncé (Ibid.). 

 

Niveau sémantique - idiomaticité sémantique 

 Un ALS en générale est constitué de plusieurs lexèmes, a un sens idiomatique ou bien 

un sens non compositionnel (« non intégralement dérivable du sens de ses composantes ») 

(Ibid., p. 155). Nous pouvons regarder l’exemple de la belle affaire ! qui ne correspond pas au 

sens littéral de l'expression et n'implique pas qu'il s'agit d'une affaire belle. Au contraire, il 

sert à minimiser ou à dénier l'importance de l'affirmation précédente (Ibid.). Ce que l’auteur 

veut mettre en évidence, c'est que l'acte de langage stéréotypé a une fonction spécifique dans 

la communication. En règle générale, l’ALS possède un sens littéral ainsi qu'un sens phraséo-

logique. Ce qui rend l'acte de langage stéréotypé unique, c'est son sens phraséologique, qui est 

souvent en relation avec son sens littéral. En utilisant l'expression des clous !, le locuteur peut 

soit faire référence à des clous qu'il a réellement vus, ce qui est tout à fait possible, soit ex-

primer un refus ou une négation. Bien que la règle générale soit que les actes de langage sté-

réotypés possèdent un sens littéral et un sens phraséologique, il existe de nombreuses excep-

tions, notamment pour les actes de langage stéréotypés fortement figés qui ne possèdent pas 

de sens littéral, mais seulement un sens phraséologique souligne l’auteur (Ibid.). 

 

Niveau pragmatique : la fonction pragmatique  

 La présence d'un ALS dans une conversation est liée à une fonction pragmatique dé-

terminée. Les ALS se distinguent par leur fonction distinctive au sein de la communication, 

qui peut être multiple. Cette singularité représente leur originalité, mais aussi un défi pour leur 

utilisation. Un ALS permet au locuteur non seulement de faire des observations sur le monde, 

mais aussi d'accomplir une action ou une réponse (souvent dans le cadre de conversa-

tions)(Kauffer, 2019 : 156). L’auteur mentionne quelques exemples de fonction pragmatique 

des ALS comme :  

- approuver ou bien confirmer une assertion: (p.ex. et comment ; tu parles ; tu l’as dit ; un peu 

mon niveau) 

 - exprimer l'étonnement du locuteur: (eh ben dis donc ; tu vois ce que je vois ; pince - moi je 

rêve) 

- rejeter un fait ou un énoncé (p.ex. compte là-dessus ; des clous; tu peux toujours courir ; 

même pas en rêve) 
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-  exprimer le scepticisme: (ben voyons, allons donc, je te vois venir)  

 - exprimer la colère du locuteur: (ça va pas la tête? ; c’est le bouquet!) (Ibid.) 

 

Certains ALS ont la valeur performative, c'est-à-dire qu'ils ont le pouvoir d'accomplir une 

action en eux-mêmes (comme approuver, refuser, menacer ou minimiser), tandis que d'autres 

sont utilisés pour exprimer une émotion (l’état émotionnel du locuteur, ses sentiments) accen-

tue Kauffer. 

4.2. LES ALS et les acte de langage 

 Les actes de langage stéréotypés sont ainsi nommés car ils sont considérés comme 

faisant partie des actes de langage. Leur utilité principale est de nature pragmatique, comme 

nous l'avons expliqué dans la section précédente. Pour cette raison, il est impératif de se réfé-

rer à la théorie des actes de langage pour les analyser correctement. Toutefois, selon les tra-

vaux de Kauffer (2018b, 2019), les classifications proposées par Austin (1970) et Searle 

(1979) ne suffisent pas pour appréhender la complexité inhérente aux actes de langage stéréo-

typés. Un premier problème réside dans le fait que la classification traditionnelle des actes de 

langage se fonde sur les verbes, alors que de nombreux actes de langage stéréotypés sont 

constitués de groupes nominaux, adjectivaux ou prépositionnels. En outre, les classifications 

proposées par Austin et Searle présentent des lacunes qui les rendent peu fiables dans l'ana-

lyse des ALS (Ibid., p. 157). 

 

 Il faut noter que la définition de chaque acte de langage est complexe, car chaque acte 

est unique et nécessite une analyse. Les actes de langage stéréotypés ne se limitent pas à leur 

valeur illocutoire, mais peuvent également exprimer des sentiments, des émotions ou des états 

psychologiques tels que la colère, l'étonnement ou l'hésitation (Ibid., p.158). Un exemple con-

cret pourrait être : Tais-toi, connard, tais-toi, proféra Ferrer avec violence, tu vas voir comme 

je vais te niquer la gueule (Ibid.) 

 

 La définition imprécise de chaque acte de langage constitue une autre raison qui justi-

fie la nécessité de compléter les théories existantes. Bien que plusieurs chercheurs (tels que 

Bidaud en 2002, Blanco en 2013 et 2014 , ainsi que Kauffer en 2016) aient essayé de propo-

ser de nouvelles définitions, cette tâche demeure très difficile. Kauffer (2018c) suggère une 

approche complémentaire aux classifications traditionnelles des actes de langage proposées 

par Austin et Searle. Il propose l'ajout de quatre dimensions qu'il nomme « actes de commu-
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nication », dans le but de mieux appréhender la nature complexe des actes de langage stéréo-

typés (Ibid.) : 

1. la dimension affective - cette dimension proposée par Kauffer vise à prendre en compte 

l'état psychologique des interlocuteurs et à permettre l'expression de leurs sentiments à travers 

une variété de moyens, tels que des exclamations, des insultes, des interjections, des verbes 

d'émotion, mais également par le biais de l'intonation, entre autres. 

2. la dimension cognitive - cette dimension cognitive proposée se concentre sur les connais-

sances que les interlocuteurs ont les uns des autres, sur la situation de communication, sur les 

règles de l'énonciation, ainsi que sur toute autre information pertinente qui peut influencer 

l'acte de langage stéréotypé en question. 

3. la dimension contextuelle - cette dimension fondamentale est essentielle pour actualiser le 

sens, la fonction pragmatique et le statut phraséologique de l'acte de langage stéréotypé consi-

déré. Elle constitue ainsi un aspect clé à prendre en compte dans l'analyse de ces actes linguis-

tiques complexes. 

4. la dimension énonciative - une autre dimension importante proposée par Kauffer est la 

prise en compte du contexte amont, qui permet de comprendre la motivation de l'utilisation 

d'un acte de langage stéréotypé donné, ainsi que du contexte aval, où cet acte peut être repris, 

reformulé, justifié ou développé, par exemple. Ces éléments contextuels sont donc essentiels 

pour appréhender pleinement la nature complexe des actes de langage stéréotypés. 

 

4.3. Des ALS contextualisés  

 L'utilisation d'un acte de langage stéréotypé peut varier grandement en fonction des 

situations, et il n'y a pas de schéma préétabli quant à son utilisation dans un contexte spéci-

fique. En d'autres termes, l'acte de langage stéréotypé ne se trouve pas systématiquement rou-

tinisé dans une situation donnée. Les ALS sont souvent accompagnés d'indices déictiques qui 

permettent de mieux cerner la situation et ses paramètres. Ces indices incluent principalement 

des pronoms personnels et possessifs de première et deuxième personne, ainsi que des indica-

tions temporelles et spatiales. Par exemple, des expressions telles que va te faire voir, tu 

parles, mon oeil, ou encore je vois ça d'ici (Ibid., p.160). 

 

 Puis, les ALS peuvent avoir des fonctions pragmatiques très différentes selon le con-

texte, comme nous l’avons bien mentionné, il y les cas quand ils ont de la plasticité contex-

tuelle (Ibid.). Par exemple l’ALS tu parles (Metrich, 2012) peut servir à exprimer soit une 

contestation (a), soit une approbation forte (b). 
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a) 

-Le sabre japonais? Ca me semble pas très zen… -Tu parles, c’est génial! Moi, quand j’ai le moral 

à zéro, je prends mon sabre et hop!(Aubert, p. 71). 

b) 

-T’as eu les jetons? -Tu parles! Jamais eu une telle trouille de ma vie. (Queneau, p.49). 

4.4. Statut théorique des ALS 

 Jusqu'à maintenant nous avons compris la place des ALS au sein de phraséologismes 

pragmatiques (Ibid., p. 162). Une question à considérer est de savoir si ces éléments sont  

vraiment des phraséologismes pragmatiques, et s'ils se distinguent des pragmatèmes. 

4.4.1. Statut de phraséologismes 

 Kauffer souligne encore une fois que les phraséologismes sont : 

-polylexicaux, 

-morpho-syntaxiquement figés, 

-sémantiquement idiomatiques (ou non compositionnels). 

 

Après toutes ces considérations, la question fondamentale qui se pose est de savoir si c’est le 

cas des ALS. Car, en règle générale, les ALS sont constitués de plusieurs mots (polylexicaux), 

comme le montrent les nombreux exemples examinés ci-dessus pourtant, il existe également 

des ALS monolexicaux (qui ne contiennent qu'un seul mot) comme basta ou mollo (Ibid., p. 

163). Pour préciser davantage, les ALS sont souvent caractérisés par un figement morpho-

syntaxique important, bien que cela puisse varier selon les cas. Les groupes syntaxiques qui 

composent les ALS sont également très variés, mais ils se concentrent principalement sur les 

groupes verbaux (GV), c'est-à-dire les groupes syntaxiques dont le noyau est un verbe conju-

gué (Ibid.) Ces GV sont employés comme: 

- des énoncés assertifs  : c’est bonnet blanc et blanc bonnet, je te vois venir, 

- des énoncés exclamatifs : tu parles ! c’est le bouquet!, 

- des énoncés injonctifs : attends voir, cause toujours, 

- des énoncés interrogatifs : ça va pas la tête?. ( Ibid., p.163) 

 

Les ALS peuvent également prendre la forme de groupes nominaux (GN) employés comme  

des phrases averbales, tels que des clous, la belle affaire ou la vache. Cependant, la plupart 
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des ALS sont des groupes verbaux (GV) qui ont une forte tendance au figement morpho-

syntaxique (Ibid.). En effet, les principales catégories concernées par ce figement sont le 

temps, le mode, la personne et le nombre. Par la suite, les ALS consiste l’idiomaticité (ou non 

compositionnalité) très variable intensifie l’auteur (Ibid.). Kauffer conclut que les ALS :  

 

peuvent transgresser les trois critères définitoires des phraséologismes, mais pas les trois en même 

temps. On peut donc considérer qu'ils se situent à une des périphéries de la phraséologie ( ou bien 

à un de ses pôles, Stein 1995 : 42)(Kauffer, 2019 : 164).    

4.5. LES ALS OU LES PRAGMATÈMES ? 

 Il existe des similitudes entre les critères qui définissent les pragmatèmes et ceux qui 

définissent les ALS, comme la polylexicalité (bien que ce ne soit pas toujours le cas pour les 

deux), le figement et le sens non compositionnel (même si cela n'est pas systématique pour 

l'un ou l'autre). Cependant, il y a des critères distinctifs qui les différencient nettement. Le 

critère fondamental des pragmatèmes est leur lien étroit avec la situation, tandis que ce n'est 

pas le cas pour les ALS. Par contre, le statut d'énoncé est définitoire pour un ALS. S'il ne peut 

pas être un énoncé autonome, il ne peut pas être considéré comme un ALS. En revanche, tous 

les pragmatèmes ne sont pas des énoncés, bien que la plupart d'entre eux le soient (Ibid.). 

 

 En résumé, les ALS et les pragmatèmes ne sont pas mutuellement exclusifs, néan-

moins plutôt complémentaires dans leur description des phénomènes langagiers liés à une 

situation donnée. Bien que certains pragmatèmes puissent ne pas être des énoncés, la plupart 

le sont, et peuvent donc être considérés comme une sous-catégorie des ALS, avec des con-

traintes d'utilisation plus rigoureuses.  

 

5. Les particularités des phrases préfabriquées 

 Denis Le Pesant (2019) s'intéresse aux PPI (Phrases Préfabriquées des Interactions - 

cf. Tutin, 2019) de métadiscours, réactives, situationnelles, qui ne sont pas de pragmatèmes. Il 

a présenté les particularités des PPI en évoquant notamment le défis qu’elles représentent 

pour l’analyse sémantique et pragmatique, l'analyse qui nous intéresse pour bien comprendre 

et examiner également nos phrases préfabriquées. 

5.1. Les PPI ne sont pas des locutions 

 Les pragmatèmes et les autres types de PPI ont souvent été considérés comme des ex-

pressions figées, à rapprocher des locutions verbales, adjectivales, adverbiales, etc., qui pré-
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sentent différents degrés de compositionnalité sémantique (Le Pesant, 2019 : 96.). Bien que 

les pragmatèmes et les autres PPI présentent une certaine préfabrication qui les caractérise, il 

est illusoire de les mettre en parallèle avec les locutions (Ibid.). En effet, ces éléments ont un 

rôle spécifique dans la communication, en contribuant à la cohésion discursive et à la gestion 

du discours, ce qui les distingue des constructions figées que sont les locutions. Les PPI ont 

par conséquent un rôle spécifique dans la communication, qui les distingue des autres élé-

ments phrastiques. Denis le Pesant (2019) souligne par ailleurs que les locutions sont princi-

palement étudiées dans le cadre de l'analyse syntaxique, tandis que les pragmatèmes sont da-

vantage étudiés dans le cadre de l'analyse pragmatique (Ibid.) 

5.2. Le défi de la description du sens de PPI 

 Le sens des PPI est étroitement lié à la situation d'énonciation dans laquelle ils sont 

utilisés selon Denis le Pesant (2019 : 97). En effet, la compréhension de ces éléments néces-

site une prise en compte de différents paramètres tels que les rôles des interlocuteurs, le temps 

et le lieu de l'énonciation, ainsi que la force illocutoire de l'énoncé souligne l’auteur. Toute-

fois, il convient de noter que les PPI peuvent malgré tout présenter une certaine composition-

nalité, pour rappeler que leur sens peut être déduit de manière relativement prévisible à partir 

de leurs éléments constitutifs (Ibid.). 

 

 Dans son ouvrage intitulé Structures figées de la conversation (Bidaud, 2002), 

l'auteure Françoise Bidaud recense près de 1200 structures figées différents. Cette liste té-

moigne de la richesse et de la diversité de ces éléments linguistiques, qui jouent un rôle ma-

jeur dans la communication quotidienne. Ce travail nous a beaucoup aidé dans notre mémoire, 

notamment pour compléter les définitions des phrases préfabriquées et en comprendre le sens. 

Françoise Bidaud a minutieusement examiné 1057 formes, en attribuant à chacune une éti-

quette sémantique spécifique. Pour chaque forme, elle en a donné une paraphrase, des 

exemples concrets et une traduction en italien. Parmi les étiquettes sémantiques utilisées, on 

remarque de nombreuses mentions d’acte de langage, telles que l'accusation, l'appel au calme, 

l'appréciation positive, l'appréciation, la concession, la conclusion, la consolation, l'interdic-

tion, la promesse, la protestation, le refus et la supposition. Cette classification met en évi-

dence la grande diversité de fonctions communicatives des PPI dans les contextes conversa-

tionnels. Françoise Bidaud met également en évidence l'importance de l'expression des affects 

(PPI réactives) qui sont utilisées pour exprimer les émotions, telles que l'admiration, le bon-

heur, la confiance, le dégoût, le doute, l'irritation, la peur, le regret, la satisfaction etc. Cela 
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montre que les PPI peuvent être utilisés pour communiquer une variété de significations, al-

lant au-delà de leur simple structure figée. C'est un travail très apprécié et remarquable. 

5.3.Problèmes de lemmatisation des PPI 

      Il existe différentes formes alternatives pour les PPI, ce qui implique la nécessité de 

convenir de règles de lemmatisation. Voici quels sont les principaux types de variantes 

observées par Denis le Pesant en 2019 (2019 : 102) : 

- les alternances des pronoms démonstratifs ce\c’, ça, cela ; 

- les alternances tutoiement-voussoiement : tu\vous, te\vous, ton\votre, etc. ; 

- les variantes de temps verbal (Dans le cadre d'une transposition au style indirect, il est pos-

sible que des formes qui sont typiquement au présent de l'indicatif apparaissent à l'imparfait). 

 

 Voici quelques problèmes selon Denis le Pesant (2019 : 103) qui illustrent l'utilité des 

outils de linguistique de corpus dans le traitement des PPI :  

-Première problème : la vérification des cas d’apparente synonymie (Ibid.). 

 

Il existe des cas où plusieurs PPI ont en commun à la fois la même structure syntaxique et, 

apparemment, la même force illocutoire par exemple : aveu d’impuissance : Que veux-tu! 

Que veux-tu que je te dise? Que veux-tu que j’y fasse? (Ibid.). Dans cette situation, nous 

avons la perception que ces expressions ne sont pas parfaitement synonymes et que les 

nuances entre les deux ne peuvent être comprises qu'en analysant un grand nombre d'occur-

rences (Ibid.,p. 104). Lorsque plusieurs PPI partagent la même force illocutoire, mais ont des 

moules syntaxiques différents, il devient crucial d'utiliser des outils de linguistique de corpus 

pour en observer un grand nombre d'occurrences comme reproche d'ingérence adressée à 

l'interlocuteur : Ce ne te regarde pas!, Ce n’est pas tes oignons !, De quoi je me mêle ? 

(Ibid.). Deuxième problème c’est que certaines PPI présumées ne sont-elles pas en réalité des 

locutions verbales (Ibid.). Nous voyons les exemples tels que : c'\il est dommage, ça\ il vaut 

la peine, ça \ il vaut le jus, ça \ il vaut mieux, ce \ il n'est pas évident. 

 

 Les PPI constituent une partie importante du lexique de toutes les langues, y compris 

le français. Denis le Pesant souligne que les PPI sont un outil précieux pour les locuteurs, car 

ils permettent d'exprimer des idées et des émotions de manière concise et efficace. Il est appa-

ru clairement que pour décrire le sens des PPI, une analyse minutieuse des circonstances 

d'énonciation, de la force illocutoire, de la dimension émotionnelle, etc. est nécessaire. C'est 
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pourquoi nous sommes convaincus que l'observation attentive de nombreuses occurrences de 

PPI, collectées à partir de grands corpus, peut aider à relever ce défi. Ainsi, il est primordial 

de développer des outils linguistiques de corpus pour faciliter cette tâche. 

5.4. La typologie 

 En prenant en compte l'ensemble des typologies exposées, nous avons opté pour celle 

élaborée par Tutin (2019) dans notre analyse. Cette dernière nous est apparue la plus appro-

priée pour notre étude, car elle englobe toutes les sous-classes de phrases préfabriquées qui 

nous intéressent. Il nous semble que les critères utilisés pour sa conception, ainsi que les dif-

férentes classes de phrases préfabriquées qu'elle regroupe sont les plus pertinents à prendre en 

considération pour notre analyse. En examinant les typologies de Tutin (2019) et Dostie 

(2019), nous avons constaté que bien que la typologie de Dostie englobe toutes les catégories 

présentées dans celle de Tutin, certaines par contre ne sont pas pertinentes pour notre étude 

(par exemple, les phrases publiques comme les slogans publicitaires et les parémies). Par 

conséquent, nous avons choisi d'utiliser la typologie de Tutin pour notre analyse. Nous avons 

également décidé de ne pas retenir la catégorie des « actes de langage stéréotypés » de Kauf-

fer, car elle regroupe un large éventail de phrases expressives sans être suffisamment précise 

pour notre analyse. Nous avons exposé dans ce chapitre notre choix de typologie de phrases 

préfabriquées sur laquelle nous allons nous baser dans nos analyses. Maintenant nous allons 

présenter la fonction métalinguistique et dans la section suivante nous allons examiner le 

verbe dire.  

 

6. Autour la fonction métalinguistique 

 La fonction métalinguistique est étudiée en tant qu'une des fonctions du langage, qui 

permet à un locuteur de se référer au langage lui-même. Elle est souvent considérée comme 

une capacité fondamentale du langage humain, car elle permet aux locuteurs de communiquer 

à propos de la langue, de l'analyser et de la comprendre.  

 

 Le linguiste Roman Jakobson a proposé une théorie des fonctions du langage, dans 

laquelle il identifie six fonctions du langage : la fonction référentielle, la fonction expressive, 

la fonction conative, la fonction poétique, la fonction phatique et la fonction métalinguistique 

(Jakobson, 1960). Ce dernier est l'un des linguistes les plus connus pour avoir développé la 



37 

 

 

théorie de la fonction métalinguistique du langage. Selon lui, la fonction métalinguistique11 

est essentielle pour la communication et la compréhension du langage, car elle permet aux 

locuteurs de vérifier est-ce que les codes et les signaux utilisés sont corrects et partagés par les 

interlocuteurs (Vigara Tauste, 1992 : 123). La fonction métalinguistique permet par consé-

quent de clarifier la communication, d'éviter les malentendus et d'assurer une compréhension 

commune entre les interlocuteurs. Jakobson souligne également que cette fonction est pré-

sente dans toutes les formes de discours, que ce soit dans les contextes formels ou informels12. 

Dans le dictionnaire Larousse13 nous trouvons la définition suivante : « Fonction métalinguis-

tique, fonction du langage dans laquelle le locuteur prend le code qu'il utilise comme objet de 

description ». Elle peut prendre différentes formes, telles que l'analyse des structures syn-

taxiques, la compréhension des règles de grammaire, l'identification et la définition des termes 

techniques, la description des différents niveaux de langage (phonétique, phonologique, mor-

phologique, syntaxique, sémantique, etc.) et la réflexion sur les différentes variétés linguis-

tiques. Elle est particulièrement importante en linguistique descriptive, qui consiste à décrire 

et à analyser les caractéristiques des différentes langues naturelles. En effet, les linguistes ont 

besoin de cette fonction pour pouvoir identifier et décrire les structures et les règles de la 

langue qu'ils étudient, ainsi que pour comparer les différentes langues entre elles. Il est fré-

quent par exemple d'entendre la formule métalinguistique Comment dirais-je dans une con-

versation lorsqu'un locuteur éprouve des difficultés à trouver les mots appropriés (Tutin, 

2021). Dans de nombreux articles en français, nous pouvons observer des indications d'emploi 

qui font référence à l'acte de parole, et qui sont introduites par des verbes métalinguistiques 

tels que marquer, se dit, ou exprimer souligne Tutin (2021).  

 

 Il faut remarquer que le terme de métalinguistique n'a été introduit que depuis peu 

(Gombert, 1990 : 11). Dans les années 1950 et 1960 les linguistes utilisaient ce terme pour 

désigner tout ce qui avait trait à la langue servant à parler de la langue elle-même, c'est-à-dire 

la métalangue (Ibid.). Selon Benveniste (1974), la métalangue a pour unique fonction de dé-

crire la langue, et son vocabulaire ne peut être utilisé que dans le contexte linguistique. Nous 

pourrons encore ajouter que la faculté métalinguistique renvoie à la «  possibilité que nous 

                                                           
11 De cette fonction, il a parlé pour la première fois en 1956 dans une « dissertation » présentée par la Linguistic 

Society of America et publiée 20 ans plus tard (Vigara Tauste, 1992 : 123).  
12 Par exemple, dans un contexte formel, la fonction métalinguistique peut être utilisée pour clarifier les termes 

techniques ou pour définir des concepts abstraits. Dans un contexte informel, elle peut être utilisée pour 

reformuler une phrase, ou pour expliciter une expression idiomatique. Jakobson a aussi accentué qu’elle est 

souvent utilisée dans la poésie et la littérature, où elle peut servir à créer des effets stylistiques ou à explorer les 

possibilités du langage. Par exemple, un poète peut utiliser la fonction métalinguistique pour jouer avec les sons, 

les rimes ou les motifs de la langue ( Jakobson, 1960). 
13 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais 
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avons de nous élever au - dessus de la langue, de nous en abstraire, de la contempler, tout en 

l'utilisant dans nos raisonnements et nos observations » (Benveniste, 1974). Puis, Chaudron 

(1983) définit les activités métalinguistiques comme celles qui considèrent le langage comme 

un objet à étudier « objet, précise Content (1985), dont le sujet peut alors étudier les proprié-

tés et à propos duquel il peut avoir des intuitions, faire des hypothèses et acquérir des con-

naissances » (Gombert, 1990 : 13). Cette fonction est également importante en linguistique 

appliquée, qui vise à appliquer les résultats de la recherche linguistique à des situations con-

crètes, telles que l'enseignement des langues, la traduction, la correction de textes, etc. Dans 

ce contexte, la fonction métalinguistique est utilisée pour aider les apprenants à mieux com-

prendre les règles et les structures de la langue qu'ils étudient, ainsi que pour améliorer la qua-

lité des textes produits dans la langue cible. Gombert dira :  

 

Une chose est de traiter le langage de façon adéquate en compréhension et en production, autre 

chose est de pouvoir adopter une attitude réflexive sur les objets langagiers et leur manipulation. 

C'est cette dernière capacité qui est désignée sous le vocable « métalinguistique » par une toute 

récente tradition psycholinguistique (Gombert,1990 : 11). 

 

  Les marqueurs métalinguistiques sont indissociables du fonctionnement du langage 

car ils renvoient à des activités métalinguistiques variées telles que la reformulation, la défini-

tion, la dénomination, la désignation, l'emprunt terminologique, la correction, l'approxima-

tion, l'exemplification et la modalisation du dire en discours second (Cuza Iași, 2022). Dans 

notre travail, nous nous intéressons tout particulièrement à la fonction métalinguistique d'un 

seul verbe – dire. Masseron (2014) souligne : 

  

L’indication métalinguistique dénotée par le sens du verbe dire en fait un opérateur tout 

particulièrement indiqué pour régir une clause de commentaire modalisateur qui porte sur un 

énoncé adjacent (Masseron, 2014). 

 

Elle constata aussi que : la valeur métalinguistique de dire : sa seule présence manifeste 

qu’un commentaire sur le discours est initié (Ibid.). Le verbe n'a cependant pas toujours ce 

rôle métalinguistique, comme nous le verrons dans les prochains chapitres de notre travail en 

l'examinant plus en détail. 
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 En somme, la fonction métalinguistique est une notion clé en linguistique, qui permet 

aux locuteurs de réfléchir et de communiquer à propos de la langue elle-même d'où l'intérêt et 

la tentative d'aborder ce sujet dans ce travail. Elle est fondamentale pour l'analyse et la des-

cription des langues naturelles, ainsi que pour l'application de la recherche linguistique à des 

situations concrètes. 
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Chapitre 2. Autour de verbe dire  
 

 Notre recherche concerne uniquement un ensemble d’expressions qui contiennent le 

verbe dire. L’observation des phrases préfabriquées montre une productivité élevée de ce 

verbe, et pour cette raison, il nous semble important de l’examiner. Ce verbe est un élément 

important du langage et peut remplir différentes fonctions et être associé à différents mar-

queurs en fonction du contexte linguistique et discursif dans lequel il est utilisé. En somme, 

l'objectif de ce chapitre est d'approcher la complexité de verbe dire, d’expliquer brièvement le 

fonctionnement et les utilisations principales de ce verbe. 

1.Le sens de dire  

 L'origine étymologique du verbe dire14 peut être retracée jusqu'à la racine indo-

européenne deik ou dik, qui signifie montrer ou désigner (J.J Franckel, 1998). Franckel sou-

ligne que ce verbe marque un accès à ce que l’on ne peut atteindre (Ibid.). Il faut préciser que 

le verbe dire est l'un des verbes les plus couramment utilisés en français selon le Dictionnaire 

des fréquences du CNRS15 ce qui a conduit les linguistes à se concentrer sur ce verbe 

(Gómez-Jordana, Anscombre, 2015 : 6).  

 

 Le verbe dire peut prendre différentes fonctions dans la phraséologie et le discours. 

Selon le dictionnaire le Robert16 ce verbe est transitif (car il peut prendre un objet direct ou 

indirect dans une phrase). Ce dictionnaire donne quatre sens majeurs à ce verbe : 

 

1.Émettre (les sons, les éléments signifiants d'une langue). 

2.Exprimer, communiquer (la pensée, les sentiments, les intentions) par la parole. 

3.Exprimer par le langage, oralement ou par écrit. 

4.Faire connaître par un signe (autre que la parole). 

 

Nous avons établi un tableau pour chaque sens afin de regrouper les sous-fonctions les plus 

importantes et de donner des exemples.

                                                           
14 du latin dicere → dixit ( Le Petit Robert de la langue française) 
15 https://www.atilf.fr/ressources/tlfi/ 
16 https://petitrobert-lerobert-com.sid2nomade-1.grenet.fr/robert.asp 
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1. Émettre (les sons, les éléments signifiants d'une langue). 

 

articuler, émettre, proférer, prononcer Dire un mot, quelques mots, quelques paroles. 

chuchoter, murmurer, souffler Dire qqch. entre ses dents, à voix basse. Dire qqch. à 

l'oreille de qqn, tout bas. 

crier  Dire tout haut, tout fort. 

 

 

2. Exprimer, communiquer (la pensée, les sentiments, les intentions) par la parole. 

Ce sens est le plus central pour ce verbe et comprend de nombreuses fonctions comme le 

montre le tableau ci-dessous :  

 

exprimer, formuler ; communiquer 

 

Dire qqch. à qqn. 

 

dévoiler, expliquer, révéler Dire ses projets, ce qu'on veut faire. 

soi-disant Il se dit malade. 

confier Il n'a dit cela à personne ; il ne l'a dit qu'à moi. 

proclamer, publier Il l'a dit à tout le monde, en public. 

d éclarer  Dire hautement, solennellement que… 

affirmer, assurer  J'ose le dire. Il ne sait plus que dire, plus quoi dire. Je  

te dis qu'il est venu.  

mentir  Dire ce qu'on pense. Dire ce qu'on sait être faux.  

prétendre À ce qu'il dit : selon ses paroles. D'après ce qu'il dit. 

divaguer, débloquer, dérailler Il ne sait pas ce qu'il dit : il dit n'importe quoi. 

vouloir dire : avoir l'intention d'exprimer Qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Tu vois ce que je veux 

dire. 

se dire : dire à soi-même, penser Je me disais : il faut partir ; je me suis dit qu'il fallait 

partir, je me faisais cette réflexion. C'est bien ce que je 

me disais. 

décider, convenir de (qqch.) Venez un de ces jours, disons lundi. 

exprimer (une opinion) ➙donner, émettre, professer Dire son avis, son idée, son opinion, sa pensée. 

avoir une opinion, être tenté de croire ➙ juger,  penser  Qu'en dites-vous?Que diriez-vous d'une promenade? 

on dirait que ➙ croire On dirait qu'il vient chez nous. 

raconter (un fait, une nouvelle)➙  conter, narrer, racon-

ter, annoncer 

Je vais vous dire la nouvelle. Qui vous dit qu'il est mort 

? Je vais le dire à ma mère ! 

énoncer une objection ➙ objecter, redire Qu'avez-vous à dire à cela ?Qu'avez-vous à dire à cela 

? Il y aurait beaucoup à dire là-dessus. 

 

exprimer (sa volonté). ➙ commander, ordonner, aver-

tir, demander 

 Allez lui dire de venir, qu'il vienne, Je vous avais dit de 

ne pas y aller. 

 

lire, réciter ➙ déclamer Cet acteur a très bien dit son monologue. Dire un 

poème, des vers. 
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 parler, annoncer, dans un jeu de cartes 

 

C'est à vous de dire. 

 

 

Il y a également les locutions comme :  

- C'est beaucoup dire : c'est exagéré.  

- C'est tout dire : il n'y a rien à ajouter.  

- Pour tout dire : en résumé.  

- Ce n'est pas une chose à dire : il vaudrait mieux ne pas en parler.  

- Cela va sans dire : la chose est évidente.  

 

Ce sens comprend notamment dire à l'impératif, comme interjection : Dites donc, vous. Ah,  

dis donc !  

 

3. Exprimer par le langage, oralement ou par écrit.  

 exprimer par écrit ➙ écrire 

 

 Je vous ai dit dans ma lettre que. 

rendre plus ou moins bien la pensée ; faire entendre 

plus ou moins clairement qqch. (par la parole ou l'écrit) 

➙ exprimer 

 

 Dire qqch. en peu de mots ; dire carrément, crûment. 

employer (telles formes linguistiques) pour exprimer 

qqch. 

 

Si j'ose dire ; si je puis dire (pour s'excuser de la bizar-

rerie, de l'audace d'une expression). 

 

exprimer, révéler (qqch. de nouveau, de personnel) en 

parlant d'un penseur, d'un écrivain 

 

Tout est dit, et l'on vient trop tard depuis plus de sept 

mille ans qu'il y a des hommes, et qui pensent (La 

Bruyère). 

 

4. Faire connaître par un signe (autre que la parole).  

faire connaître, exprimer par un signe, une manifesta-

tion quelconque. ➙ dénoter, exprimer, manifester, 

marquer, montrer 

 

Son silence dit beaucoup, en dit long. Rien ne dit qu'il 

sera d'accord. 

 

avoir tel aspect 

 

Qu'est-ce que ça dit ?, quelle allure, quelle valeur cela 

a-t-il ? Qu'est-ce qu'il dit ce vin ? 

 

dire qqch. à (qqn) ➙ plaire, tenter 

 

Est-ce que cela vous dit ? vous plaît, vous plairait ? 

vouloir dire ➙ signifier 

 

Que veut dire cette phrase latine ? « Dog » veut dire « 

chien » en anglais. 

 

Qu'est-ce à dire ?, que signifient vos paroles, vos actes 

? ➙ c'est-à-dire. 
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 Cette étude du verbe dire selon le dictionnaire le Robert17 révèle sa richesse séman-

tique et ses multiples fonctions dans la langue française. Nous avons identifié quatre sens 

principaux qui englobent différentes actions de communication : émettre des sons et des élé-

ments signifiants, exprimer et communiquer des pensées et des sentiments, exprimer par le 

langage (oral ou écrit), et faire connaître par un signe autre que la parole. Chaque sens du 

verbe dire est associé à des sous-fonctions spécifiques, permettant ainsi une diversité d'utilisa-

tions dans le discours. Les exemples donnés illustrent la variété des situations dans lesquelles 

ce verbe est employé, que ce soit pour énoncer des paroles, révéler des intentions, formuler 

des opinions, raconter des faits ou exprimer des volontés. Sa polysémie lui confère une grande 

souplesse d'utilisation, lui permettant de s'adapter à différents contextes et registres de langue. 

Sa compréhension et sa maîtrise étaient essentielles pour notre études, pour comprendre le 

fonctionnement de ce verbe et, avec cette connaissance, de pouvoir comprendre nos phrases 

préfabriquées qui ont cette structure. 

2.Construction verbale et sémantisme de dire 

En raison de sa fréquence d'utilisation élevée, de son rôle générique dans les verbes de 

parole et de sa fonction autonymique, le verbe dire semble très intéressant souligne Masseron 

(2014 : 92). L'auteure avance l'hypothèse selon laquelle l'étude de la phraséologie du verbe 

dire peut fournir un champ d'investigation intéressant pour l'observation de phénomènes de 

réanalyse distincts, étant donné les caractéristiques de la variété examinée18. 

 

La nature fondamentale du verbe dire est avant tout verbale. Les mots dérivés sont pas 

si fréquents et sont étroitement liés à la catégorie verbale d'origine. Un élément notable est 

que l'objet de l'action de dire ne peut être directement exprimé sous la forme d'un nom dérivé. 

Pour compenser cette carence, les termes parole(s) ou mot(s) issus du verbe intransitif parler 

sont fréquemment utilisés (Ibid., p. 93.). L’auteure souligne que les mots dérivés du verbe 

dire sont relativement nombreux, contribuant ainsi à une spécialisation de ce verbe. Il est im-

portant de noter que si la composition lexicale permet toujours de déduire le sens des verbes 

prédire, maudire, médire et contredire, cela n'est plus tout à fait possible avec le verbe redire 

                                                           
17 https://petitrobert-lerobert-com.sid2nomade-1.grenet.fr/robert.asp 
18 En optant pour le verbe dire, il est possible de tirer parti de la pléthore d'études portant sur l'une ou l'autre de 

ses formes, qu'elles aient été examinées dans une perspective diachronique et en termes de grammaticalisation, 

ou bien dans une perspective synchronique en tant que marqueurs discursifs de pragmaticalisation (Masseron, 

2014, p.92).   
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lorsqu'il est utilisé comme verbe intransitif pour signifier objecter ou critiquer comme : avoir 

à redire ou trouver à redire. En revanche, lorsqu'il est employé librement, redire signifie ré-

péter ou dire une nouvelle fois (Ibid.)  

 

2.1 Les collocations en dire  

Le verbe dire est accompagné de noms lexicaux dans deux paradigmes distincts. Le 

premier paradigme se compose de noms au pluriel qui décrivent les propos de manière néga-

tive (Npluriel) : dire des mensonges, des horreurs, des choses désagréables etc. (Masseron, 

2014 : 94). Le jugement qui est négatif sur les propos énoncés remplace le contenu de ces 

propos. Le second paradigme, plus restreint, fait référence à la profération avec une valeur 

performative et une connotation religieuse par exemple dire la messe et dire une prière 

(Ibid.). Dans ce cas, l'objet du dire est souvent une prière ou une messe, mais il peut aussi 

s'agir d'un poème, d'un texte ou d'une poésie. En revanche, il est plus difficile d'utiliser dire 

pour résumer ou raconter une histoire, sauf si celle-ci est lue à haute voix dans un contexte 

scolaire, par exemple (Ibid.). 

 

En considérant les collocations avec le verbe dire, nous pouvons utiliser les noms pa-

role(s) ou mot(s) pour compenser le manque de noms directement dérivés du verbe dire. En 

outre, il est intéressant de noter que la collocation de dire et de mot(s) est souvent utilisée 

dans un contexte négatif pour signifier le silence : qui ne dit mot consent ou il n'a pas dit un 

mot (Ibid.) Finalement, le verbe dire est souvent accompagné de noms dénotant une connota-

tion négative pour désigner des propos désagréables, tels que des horreurs, des mensonges, 

des sottises, etc. 

 

2.2 La construction verbale complète (standard) 

 Dire peut être compris selon deux principales significations sur le plan sémantique : 

déclarer et signifier (Masseron, 2014 : 96). Lorsque dire est utilisé pour déclarer, l'attention 

est portée sur la relation N0-N1, où l'agent animé humain (l'énonciateur) est typiquement re-

présenté par le pronom il et où N1 correspond au discours direct lui-même, qui peut être mar-

qué ou non par des guillemets (Ibid.). La valeur fondamentale de dire est de faciliter une 

énonciation montrée (Combettes 1990 in Masseron, 2014). En revanche, lorsque l'acte de dire 

est utilisé pour signifier, l'accent est mis sur le contenu sémantique, c'est-à-dire sur le signifié 

de N1, ou la substance de l'expression (Ibid.). Nous pouvons exprimer cette idée en utilisant 

des synonymes tels que faire savoir ou bien faire comprendre.  
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Maintenant nous aborderons la construction verbale du verbe dire, qui est une cons-

truction ditransitive : N0 dire N1 à N2, ou bien : Qn dit qc à qn (Masseron, 2014) - cela signi-

fie que quelqu'un (N0) dit quelque chose (N1) à quelqu'un d'autre (N2). Cette construction 

peut être complétée par un adverbe de manière, tel que dire gentiment, dire vite ou dire avec 

émotion (Ibid.). De plus, un complément peut être ajouté pour préciser l'objet de discours au 

sujet duquel est dit quelque chose, que ce soit en animé ou en inanimé (Ibid.). Puis, le com-

plément peut être antéposé ou non, et peut également être réalisé sous la forme d'un réfléchi 

dans les tours attributifs, tels qu'ils se disent fatigués. Nous pouvons également retrouver l'ad-

verbe de manière dans le morphème interrogatif comment, qui peut être remplacé par ainsi ou 

comme ça dans des expressions telles que : comment tu dis ça en anglais (Ibid.). 

 

 Nous voudrions souligner que les structures syntaxiques dépendent des sens du verbe. 

Il existe plusieurs entités dont la caractéristique principale est la capacité à énoncer des propos 

significatifs (l'énonciation), par exemple : que dit le syndicat, le gouvernement, la météo, le 

règlement. Ces entités sont associées à un agent humain. Il y a les énoncés qui ne suivent pas 

cette structure type et qui impliquent un N0 non humain, en utilisant par exemple le pronom 

ça, l'exemple : ça (elle) te dit quelque chose cette photo ? (Ibid.). Il n'est pas possible d'analy-

ser les formes de phrases simples et les fonctions syntaxiques de manière autonome, sans 

prendre en compte le sens verbal de l'énoncé et la répartition des rôles ou des valences qui 

définissent sa construction (Ibid.).  

 

2.3 La fonction métalinguistique du verbe dire 

Le verbe dire est souvent associé aux notions de faire savoir ou faire comprendre, qui 

mettent en avant l'importance de la communication du sens (Masseron, 2014). La polyvalence 

sémantique de ce verbe en fait un outil linguistique précieux pour moduler et contextualiser 

des énoncés. 

 

Le verbe dire peut jouer un rôle important en tant qu'opérateur métalinguistique, car il 

permet aux locuteurs de commenter ou de décrire les aspects linguistiques d'un énoncé ou 

d'une phrase donnée. Par exemple, un locuteur peut utiliser le verbe dire pour expliciter la 

signification d'un terme ou d'une expression, pour indiquer le niveau de certitude ou de véra-

cité d'une proposition, ou pour commenter la structure grammaticale d'une phrase. Il sert pour 

indiquer le niveau de certitude ou de vérité d'une proposition, en utilisant des adverbes mo-

daux comme vraiment, probablement ou peut-être : Je dirais que c'est probablement la meil-
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leure option etc (Ibid.). Par ailleurs, le verbe dire peut remplir différentes fonctions métalin-

guistiques selon le contexte et l'objectif de communication. Pourtant, il n'est pas toujours utili-

sé dans ce sens. Globalement, le verbe dire n'a pas de fonction métalinguistique lorsqu'il est 

utilisé pour exprimer simplement une déclaration ou une communication verbale, sans donner 

de commentaire sur le langage lui-même. Par exemple : Il m'a dit qu'il viendrait demain : 

dans cette phrase, le verbe dire est utilisé pour rapporter une communication verbale, pourtant 

sans fournir de commentaire sur le langage ou la communication elle-même. En général, la 

fonction métalinguistique du verbe dire est liée à l'utilisation de certains mots ou expressions 

qui indiquent un commentaire ou une réflexion sur le langage. Si ces expressions ne sont pas 

utilisées, le verbe dire peut être simplement employé pour communiquer une information ou 

une opinion sans référence à la langue elle-même.  

 

Masseron (2014) dans son article « La réanalyse à l'épreuve de la productivité locu-

tionnelle et des routines discursives de dire » présent les modalités d’énoncés de quelques 

expressions en dire. L’auteur a décidé de présenter un tableau illustré par des exemples for-

gés, dans le but de répertorier les modalités possibles de ce verbe (Ibid.). Voici le tableau qui 

nous semblent important également pour compréhension de notre corpus et l'examen de nos 

phrases.  

 

                            Modalité d’énoncé (interaction et intersubjectivité) 

Phrase impérative Dis-lui de se dépêcher un peu (dis-lui qu’il 

se dépêche un peu) Dis tu te dépêches un 

peu 

Phrase interrogative Qu’en dis-tu ? Quoi ! qu’est-ce que tu dis ? 

Phrase subjonctive Que je te dise au fait, demain je ne suis pas 

là 

Soit dit en passant 

Phrase exclamative Et dire que je n’étais pas là pour voir ça 

À qui le dis-tu ! 

                           Modalité incidente au complément régi et subjectivité 

Restriction Je te dis que ça 

Modalité négative Ça va sans dire 

                                                   Instances de modalité 

Obligation Faut dire qu’il ne faisait pas beau 

Vrai, vérité Pour dire (le) vrai (la vérité), à vrai dire (à 

dire vrai) 

Devoir, obligation Je dois dire que je ne m’y attendais pas 

Vouloir, volonté Il veut dire qu’il a faim 

Possible, impossible Enfin si on peut dire 

                                     Marqueurs de modalisation évaluative 

Approximation Disons cent 
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Apparence On dirait un (vrai) ours 

On dirait pas qu’il est déjà 9 h. 

Euphémisation C’est peu (beaucoup) dire 

Reformulation Autrement dit 

Commentaire Je me disais aussi 

Tableau 1. – Valeurs modales de quelques expressions en dire (Masseron, 2014) 

 

Les informations fournies dans le tableau sur les différentes modalités d'énoncé et les ins-

tances de modalité associées au verbe dire sont d'une grande aide pour la compréhension de 

ce verbe. Elles permettent d'explorer les différentes façons dont dire peut être utilisé dans le 

langage, que ce soit à travers des phrases impératives, interrogatives, subjonctives, exclama-

tives, ou encore par le biais de modalités incidentes au complément régi et de marqueurs de 

modalisation évaluative. Ces informations sont précieuses dans le cadre de notre recherche, 

car elles offrent un aperçu des possibilités offertes par le verbe dire dans la construction des 

énoncés. En soulignant que nos 151 phrases préfabriquées ont des structures et des modalités 

différentes (les phrases interrogative, exclamative avec les marqueurs de reformulation, eu-

phémisation etc.), nous pouvons voir comment l'auteur a présenté les modalités possibles de 

ce verbe.  

 

3. Les fonctions de dire  

Chaeyoung Lee dans son article Formules parenthétiques en dire et leur fonctionne-

ment discursif dans les communications scientifiques orales (2021) mène une analyse compa-

rative de formules parenthétiques formées en dire entre le genre de communications scienti-

fiques orales et le genre des interactions en entretien (p. ex. disons, on va dire, je veux dire, 

comment dirais-je, etc.) (Lee, 2021). Selon Lee (2021) le verbe dire est intéressent car les 

marqueurs en dire sont fréquents et variés, avec des structures syntaxiques diverses, différents 

temps et modes verbaux. Par exemple pour le pronom je, il y a je veux dire, j’ai envie de dire, 

j’allais dire, je dirais, je te/vous dis, je vais te dire, etc. Ce travail est important pour notre 

recherche car l’auteur (comme nous) veut mettre en évidence les formules avec dire les plus 

productives à travers son corpus et identifier leurs différentes fonctions.  

 

Lee à partir de deux corpus (grâce à l'outil de traitement – AnaText19) a retenu les for-

mules qui constituent des propositions - soit assertives avec le pronom personnel sujet (je 

                                                           
19http://phraseotext.univ-grenoble-alpes.fr/anaText/ 
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veux dire, je te/vous dis, on va dire), ou bien injonctives (disons) ou interrogatives (comment 

dire, comment dirais-je, etc.), sans rection, ni subordonnant. Elle a réussi à relever plusieurs 

fonctions remplies par les formules parenthétiques en dire. Dans l’article nous trouvons la 

définition de notion de parenthétique suivant : 

nous avons défini les formules parenthétiques comme les formules phrastiques de type assertif,   

injonctif ou interrogatif, insérées dans une proposition principale dans différentes positions 

(initiale, médiane ou finale). Il s’agit de formules qui n’ont ni rection – p. ex. la complétive 

introduite par que ou le pronom anaphorique ou cataphorique le – ni subordonnant (comme ou si) 

(Lee, 2021 : 6). 

 

 Lee propose la liste de fonctions remplies par les formules parenthétiques en dire (Ibid.) : 

 

1.La reformulation (sert à reformuler une formulation précédente par une nouvelle) 

2.L’approximation (sert à commenter l’approximation d’une formulation réalisée)  

3.La recherche (recherche sert à indiquer l’acte de recherche d’une formulation adéquate) 

4.L’introduction(sert à introduire un énoncé) 

5.Le rappel (sert à renvoyer à ce qui a déjà été dit dans le discours)  

6.L’insistance (sert à mettre l’accent sur un élément important) 

 

Certaines formules présentent plusieurs fonctions par exemple la formule tu veux que je te 

dise \ vous voulez que je vous dise exprime l’insistance et la reformulation. La formule on va 

dire exprime également à la fois l’approximation et la recherche métaénonciative. 

L’annotation des fonctions nous permet d’entrevoir les différents rôles discursifs que peuvent 

jouer les principales formules en dire. 

  

            Nous avons compris que le verbe dire joue un rôle important à l’interface de la séman-

tique, de la morphosyntaxe et de la pragmatique. Ce verbe est un élément clé de la langue 

française, qui peut revêtir plusieurs fonctions métalinguistiques, déclaratives ou assertives, et 

être employé dans une grande variété d'expressions et de formules. Les mécanismes de chan-

gement et de création de nouvelles expressions en dire sont complexes et ne peuvent pas être 

réduits à un seul processus. Les informations sur le fonctionnement de verbe dire présentées 

dans ce chapitre vont nous servir lors du codage syntaxique des expressions. En nous basant 

sur ces renseignements, nous pourrons indiquer le type d’emploi, aussi que le rôle qu’il joue 

au sein des phrases préfabriquées analysées dans ce travail. Cette étude nous a permis de 
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comprendre la spécificité de ce verbe et de réaliser à partir de notre corpus l'analyse de 

phrases préfabriquées ayant cette structure, que nous décrirons dans les points suivantes. 
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Partie 2 

- 

Méthodologie et corpus 
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 Cette section sera consacrée à l'approche méthodologique que nous avons adoptée 

pour mener cette recherche. Notre choix de méthodologie découle de notre volonté de réaliser 

des objectifs spécifiques.  

 Dans les sections suivantes, nous fournirons une explication détaillée du processus de 

constitution du corpus des phrases préfabriquées et le traitement linguistique des expressions 

sélectionnées. Nous présenterons en détail les étapes que nous avons entreprises pour 

constituer le corpus complet de phrases préfabriquées, pour clarifier leur signification et les 

incertitudes, pour évaluer leur productivité et les comparer entre elles. De plus, grâce à cette 

approche, nous pourrons observer le fonctionnement sémantique, syntaxique et pragmatique 

des expressions. Puis, ce chapitre sera dédié à la présentation et à l'exploration de notre 

corpus.  

Chapitre 3. Choix des phrases préfabriquées et du corpus 
 

 Ce mémoire s’inscrit dans le cadre du projet Constructions des phrases 

PREFABriquées dans les interactions langagières (PREFAB)20. Le projet PREFAB a pour 

ambition de recenser et de modéliser les expressions préfabriquées les plus productives dans 

les interactions en français, en s'appuyant sur une étude approfondie de corpus. 

 Le projet se concentre sur l'étude de la phraséologie des interactions, un domaine qui 

n'a pas encore été largement exploré pour le français, malgré son importance en linguistique 

appliquée. Jusqu'à présent, il y a un manque d'études approfondies sur de grands corpus 

permettant de comprendre pleinement ce phénomène linguistique. Le projet vise donc à 

combler cette lacune en réalisant une analyse approfondie de la phraséologie dans les 

interactions. L'objectif est d'analyser le fonctionnement syntaxique, sémantique, pragmatique, 

interactionnel et multimodal de ces expressions, en proposant une modélisation intégrée basée 

sur les grammaires de constructions. Le projet PREFAB se base sur l'utilisation de données 

authentiques provenant de plusieurs types de corpus afin d'extraire, analyser et illustrer les 

phrases préfabriquées.  

 

                                                           
20Présentation – PREFAB (hypotheses.org)  

 

https://prefab.hypotheses.org/a-propos
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1. Constitution du corpus des phrases préfabriquées 

 Notre recherche se concentre sur l'étude des phrases préfabriquées qui partagent le 

verbe dire. Nous avons créé un corpus de 151 phrases préfabriquées. La première liste de PPI 

a été constituée à partir de ressources du LIDILEM21. Nous nous sommes appuyés sur cette 

liste. Puis, tout au long de notre recherche, ce corpus a été enrichi par la découverte de 

nouvelles phrases préfabriquées dans de nombreuses ressources lexicales et dictionnaires, tant 

sur support papier que numérique, tels que : le Trésor de la Langue Française (TLFi)22, le 

Petit Robert ou Structures figées de la conversation. Analyse contrastive français-italien 

(Bidaud, 2002), Le Robert Dictionnaire des expressions et locutions (Rey, Chantreau, 1990) 

Dictionnaire du français parlé (Bernet, Rézeau, 1989), Wiktionnaire23, Dictionnaire de 

phrases usuelles24 (site de Michel Martins-Baltar - chercheur indépendant) également lors de 

l’exploration d’un corpus romanesque Phraseorom25 (français langue source, après 1980). 

Cette liste a été composée en se référant à diverses sources pour assurer sa diversité et sa 

représentativité. Toutefois, nous n'avons pas été capable de trouver la définition adéquate pour 

toutes les phrases préfabriquées. Cette difficulté peut s'expliquer par la nouveauté et la 

spécificité de ces expressions. En effet, certaines de ces phrases sont moins courantes ou 

moins étudiées que d'autres, ce qui rend leur définition moins accessible dans les ressources 

existantes. De plus, la nature des phrases préfabriquées peut rendre leur définition plus 

complexe. Ces expressions sont souvent figées dans leur forme et leur sens, ce qui peut les 

rendre difficiles à analyser de manière isolée. Leur signification et leur usage peuvent 

dépendre du contexte dans lequel elles sont utilisées, ce qui rend leur définition plus 

contextuelle et moins directe. Nous incluons la liste complète des expressions en question 

dans l’annexe. Elle a été constituée en tenant compte de deux critères principaux : 

 

- Il faut que les PPI puissent être des phrases complètes 

- Il faut que l’interprétation se fasse en contexte : on exclura ainsi les proverbes 

                                                           
21Site du laboratoire LIDILEM - Université Grenoble Alpes - Accueil (univ-grenoble-alpes.fr)  
22http://atilf.atilf.fr/ 
23https://fr.wiktionary.org/wiki/Wiktionnaire:Page_d%E2%80%99accueil 

 
24http://www.plm-diphus.fr/ 

 
25https://phraseorom.univ-grenoble-alpes.fr/ 

 

https://lidilem.univ-grenoble-alpes.fr/
http://atilf.atilf.fr/
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2. Étapes du traitement linguistique 

 Nous avons commencé par enrichir les informations lexicographiques des phrases 

préfabriquées sélectionnées, ce qui constituait notre première étape. Cette étape a nécessité un 

travail approfondi à plusieurs niveaux, notamment : 

 

- Nous devions d'abord sélectionner les phrases préfabriquée qui nous intéressent et qui 

constituent notre corpus. 

- Nous avons élaboré des critères afin de pouvoir regrouper les phrases préfabriquées. 

- Il fallait trouver les définitions appropriées pour chaque phrase préfabriquée, comprendre 

leurs sources et sélectionner les définitions pertinentes. Certaines phrases ont jusqu'à trois 

définitions provenant de sources différentes. 

- Nous avons indiqué la structure et la modalité de chaque phrase afin de pouvoir mieux 

comprendre le sens d’une expression donnée. La structure et la modalité de certaines phrases 

avait déjà été attribuée par le laboratoire LIDILEM et nous nous sommes appuyés sur leur 

travail pour attribuer ces informations à d'autres phrases. 

- Nous avons  ajouté le sens de verbe dire (selon le dictionnaire Le Robert). 

- Les étiquettes et les variantes syntaxiques de PPI ont déjà été attribuées par le laboratoire 

LIDILEM. La section suivante fournit une explication détaillée et des exemples. 

- Nous avons fait le codage des expressions avec des indications grammaticales (le codage de 

la structure syntaxique générale). Ces codages sont proposés dans le cadre du projet Prefab. 

- Il fallait choisir le type pragmatique pour comprendre si nos phrases ont une fonction 

métalinguistique et de les classer selon la typologie d’Marie-Sophie Pausé et Agnès Tutin 

(Figure 4). 

- Nous avons exploré de corpus afin de vérifier la productivité de chaque expression. 

- Chaque de phrases a son l’exemple qui vient de notre corpus. 

 

Les données ont été collectées et enregistrées dans un fichier au format Excel. Les colonnes 

comportent les champs suivants:  

 

- Phrase préfabriquée (PPI) canonique 



 

54 

- Phrase préfabriquée (PPI) variantes de formes 

- Sens de dire 

- Fonction Métalinguistique ou non? 

- Étiquette 

- Source 

- Variante syntaxique 

- Structure et modalité 

- Structure générale 

- Définition 1 

- Source 1 

- Définition 2 

- Source 2 

- Définition 3 

- Source 3 

- Type pragmatique 

- Exemple du corpus 

 

Pour la Fréquence de PPI, nous avons créé un deuxième fichier d'Excel 2 dans lequel se 

trouvent les informations suivantes: 

 

- Expression 

- Variantes d'expression 

- Fréquence Phraseorom 

- Fréquence estimée 

- Formule Phraseorom 

 

Nous allons maintenant illustrer ce que ces deux fichiers Excel représentent exactement dans 

notre travail.  
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   Figure 1 : Répartition des colonnes dans le fichier Excel 

   Figure 2 : Répartition des colonnes dans le fichier Excel 

 

   Figure 3 : Répartition des colonnes dans le fichier Excel 2 

 

2.1. Ajout des définitions 

 Une fois que nous avons achevé la constitution de notre corpus de phrases 

préfabriquées, la prochaine étape a consisté à recueillir toutes les définitions pertinentes 

possibles. C'est là que nous avons commencé à mieux comprendre nos phrases ainsi que leur 

complexité. Pour retrouver les définitions, nous avons consulté diverses ressources 
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lexicographiques disponibles dans des ouvrages ainsi que sur des plateformes en ligne. Il 

s'agit de références fiables et connus. Nous avons commencé par le Trésor de la Langue 

Française (TLFi) et l’ouvrage Structures figées de la conversation. Analyse contrastive 

français-italien (Bidaud, 2002). La deuxième source s'est avérée être la plus pertinente pour 

nos phrases. Nous avons consulté cet ouvrage pour plusieurs raisons. Cet ouvrage se 

concentre spécifiquement sur les structures figées utilisées dans la conversation quotidienne, 

ce qui correspondait à notre objectif de comprendre les phrases préfabriquées d'usage courant. 

Les exemples et les analyses présentés par Bidaud nous ont permis d'explorer différentes 

nuances et usages des expressions préfabriquées dans un contexte conversationnel. Enfin, la 

réputation de l'ouvrage de Bidaud en tant que référence fiable et reconnue dans le domaine de 

l'analyse contrastive français-italien a renforcé notre confiance en l'utilisant comme source 

pour notre recherche. Sa rigueur méthodologique et ses analyses approfondies ont contribué à 

consolider nos propres résultats et conclusions. Cependant, nous avons dû chercher plus loin. 

Nous avons également consulté les définitions des ouvrages suivantes  :  Dictionnaire des 

locutions françaises (Larousse, 1957),  Le Robert Dictionnaire des expressions et locutions 

(Rey, Chantreau, 1990) Dictionnaire du français parlé (Bernet, Rézeau, 1989), Wiktionnaire, 

Dictionnaire de phrases usuelles (site de Michel Martins-Baltar - chercheur indépendant), 

Reverso (Dictionnaire sur ligne). 

 

 Il n'a pas été facile de travailler sur les définitions, car de nombreuses expressions ne 

sont pas très répandues et n'ont pas encore fait l'objet de recherches. 25 définitions n'ont pas 

été trouvées sur un nombre total de 151. Les expressions qui n'ont pas de définition sont les 

suivantes : 

c'est assez dire 

c'est manière de dire 

c'est te dire 

comme je te dis 

comme je te disais 

comment te dire 

dis-moi merci 
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dis-moi que c'est une farce 

disons mieux 

il faut te dire merci 

il faut te le dire en quelle langue 

il faut tout te dire 

je ne saurais dire 

je te l'avais bien dit 

je te l'envoie pas dire 

je t'en dis pas plus 

je vais le dire autrement 

levez la main droite et dites je le jure 

que dire 

que voulez- vous dire 

qu'est-ce qu'on peut dire 

soit dit entre parenthèses 

tu me disais 

va pas dire 

tu m'as dit 

    Tableau 2: PPI sans définition 

2.2 Les Étapes suivantes de codage des formules 

 a) Nos phrases apparaissent dans la colonne PPI canonique. Juste à côté se trouve une 

deuxième colonne PPI variantes de formes par exemple : comme je te dis a comme variante 

comme je vous dis, je dis pas a comme variante possible je ne dis pas. Cela permet de montrer 

la forme et les variantes possibles d'une expression donnée. Il fallait faire attention car 

certaines expressions n’ont pas de variante ( Ex. comment dirais-je). Les variations de formes 

dans les phrases préfabriquées peuvent être le résultat de divers facteurs linguistiques, 
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culturels et régionaux qui influencent l'évolution de la langue et son utilisation dans 

différentes situations de communication. Les variantes peuvent être liées au niveau de langage 

utilisé. Par exemple, certaines phrases peuvent être formulées de manière formelle, tandis que 

d'autres auront une forme plus familière ou argotique. Les variations peuvent également être 

utilisées pour exprimer différemment une même idée ou pour ajouter une nuance particulière 

à la phrase. Au fil du temps, certaines phrases peuvent avoir subi des changements 

linguistiques ou être adaptées pour mieux s'intégrer dans le langage contemporain. En 

revanche, pour les phrases sans variantes mentionnées, cela peut être dû au fait qu'elles sont 

relativement stables dans leur formulation et n'ont pas connu de variations significatives dans 

l'usage courant.  

 b) En complément des définitions, nous avons également enrichi les informations avec 

les étiquette sémantiques des phrases préfabriquées. Ces catégories permettent d'identifier les 

concepts exprimés par chaque expression. Étant donné la complexité de cette tâche, nous 

avons opté pour l'utilisation des catégories sémantiques déjà existantes. Alors, toutes les 

catégories utilisées dans notre étude ont été extraites de l'ouvrage de Françoise Bidaud (2002) 

: Structures figées de la conversation. Analyse contrastive français-italien, une source fiable 

en la matière. Toutefois, il convient de noter que toutes les phrases préfabriquées étudiées ne 

sont pas couvertes par ces étiquettes sémantiques, car certaines expressions n'ont pas été 

incluses dans l'analyse de Bidaud. 

c) Nous avons également fait une colonne avec le Sens de dire selon le dictionnaire le Robert 

(Chapitre 2). Nous avons attribué à chaque expression l'un des quatre sens proposés par ce 

dictionnaire de qualité:  

1.Émettre (les sons, les éléments signifiants d'une langue). 

2.Exprimer, communiquer (la pensée, les sentiments, les intentions) par la parole. 

3.Exprimer par le langage, oralement ou par écrit. 

4.Faire connaître par un signe (autre que la parole). 

 

d) Nous avons observé la structure des PPI, en particulier sur la structure syntaxique : 

 

1. Modalité : interrogative, injonctive, déclarative 

2. Structure interne 



 

59 

 

L’intérêt de cette tâche était de pouvoir dégager les principales structures syntaxiques et la 

modalité pour pouvoir mieux comprendre les PPI et les comparer.  

 Les phrases interrogatives, injonctives et déclaratives sont des types de phrases qui 

diffèrent par leur modalité, c'est-à-dire la manière dont une action ou une situation est 

exprimée (I. Maillochon, D.Bassano, 2003, p. 120). La différence entre ces modalités réside 

dans leur intention communicative : la phrase interrogative cherche en principe une réponse, 

la phrase injonctive donne un ordre ou un conseil, tandis que la phrase déclarative exprime 

une affirmation ou un fait (Ibid.). Les exemples avec nos expressions:  

 

Interro 

 

ça t'arracherait la langue de dire merci 

 

Declar 

 

ça va sans dire 

 

Injonction 

 

disons-le 

 

 

 Pour la structure interne nous avons analysé la structure en indiquant les syntagmes 

présents dans une expression donnée. Cela n'a pas été facile car nos phrases préfabriquées sur 

ce plan sont très variées et complexes. Nous nous sommes appuyés sur les syntagmes comme: 

* ça V ADV : sujet indéfini + verbe + adverbe 

* ça V pas : sujet indéfini + verbe + négation ne pas 

* ça V pas SN : sujet indéfini + verbe + négation ne pas + complément nominal 

* ça V SN : sujet indéfini + verbe + complément nominal 

* ça V SP : sujet indéfini + verbe + complément circonstanciel de lieu, de temps ou de   

manière 

* c'est à SVINF : c'est + préposition à + verbe à l'infinitif 

* c'est ADJ/N : c'est + adjectif ou nom 

* c'est pas SADJ : c'est + négation ne pas+ sujet + adjectif 

* c'est SN : c'est + complément nominal 

* CONJ PRO2 V : conjonction de coordination + pronom personnel sujet + verbe 

* il y a DET N : expression il y a + déterminant + nom 
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* il y a DET N PREP DET N : expression il y a + déterminant + nom + préposition + 

déterminant + nom 

* Interro_alternative : interrogative alternative 

* Interro_partielle_Ante : interrogative partielle antéposée 

* Interro_partielle_autre : interrogative partielle autre 

* Interro_partielle_ESQ : interrogative partielle avec est-ce que 

* Interro_partielle_Inf : interrogative partielle avec l'infinitif 

* Interro_partielle_Suj : interrogative partielle sujet 

* Interro_totale_autre : interrogative totale autre 

* Interro_totale_SI : interrogative totale avec si 

* PRO2 V : pronom personnel sujet + verbe 

* VIMP : verbe à l'impératif, qui exprime un ordre ou une demande. 

* VIMP de SVINF : cette structure indique que le verbe est à l'impératif et qu'il est  suivi d'un 

complément introduit par la préposition de, qui est suivi d'un verbe à  l'infinitif.  

* VIMP SADV : cette structure indique que le verbe est à l'impératif et qu'il est suivi d'un 

adverbe.  

* VIMP SN : cette structure indique que le verbe est à l'impératif et qu'il est suivi d'un groupe 

nominal. 

* VIMP SP : cette structure indique que le verbe est à l'impératif et qu'il est suivi d'un 

syntagme prépositionnel.  

* VIMP SVINF : cette structure indique que le verbe est à l'impératif et qu'il est suivi d'un 

sujet et d'un verbe à l'infinitif.  

Etc. 

Cependant, toutes les phrases préfabriquées ne correspondaient pas à notre description ci-

dessus. Les structures sont souvent modifiées parce que nos expressions ne sont pas les 

mêmes et sont très complexes sur ce plan. Dans ce cas, nous avons dû trouver une structure 

adéquate, différente et l'attribuer à l'expression. Il faut souligner que certains de PPI ont un 

codage spécial, déjà effectué dans le cadre du projet Prefab comme les interrogatives.  

Observons quelques exemples :  
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1. PPI : c'est plus facile à dire qu'à faire = c'est SADJ.  

c'est est le pronom démonstratif ce suivi du verbe être conjugué à la troisième personne du 

singulier. 

SADJ représente un adjectif qualificatif, qui dans ce cas est plus facile. Il décrit la facilité de 

l'action exprimée dans la phrase. 

2. PPI : ce qui est dit est dit = ce qui SV SV 

ce qui est une expression utilisée pour introduire une proposition subordonnée relative. 

SV représente deux verbes conjugués, qui dans ce cas sont est dit. Ils expriment l'action d'être 

dit. 

3. PPI :  c'est dit = c'est Vpp 

c'est est le pronom démonstratif ce suivi du verbe être conjugué à la troisième personne du 

singulier. 

Vpp représente un verbe au participe passé, qui dans ce cas est dit. Il exprime l'action de dire 

dans sa forme passive.  

e) La tâche suivante consistait à présenter le type pragmatique qui s'est avéré indispensable 

pour évaluer les fonctions métalinguistiques dans nos expressions. Pour réussir cette tâche 

nous utilisons la typologie de Marie-Sophie Pausé et Agnès Tutin (2022). Cette typologie 

comporte quatre classes et leurs types. De cette manière, nous avons pris en compte nos 

phrases qui, cependant, après une vérification plus approfondie, ont parfois jusqu'à trois types, 

car tout dépend du contexte de l'énoncé. Voici la typologie : 
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 Figure 4 : La typologie de Type pragmatique (Marie-Sophie Pausé et Agnès Tutin)  

 

Dans un premier temps, nous traduirons la typologie respectivement en français. 

Les classes et les types : 

* Méta-énonciatif :  

1. Métalinguistique (MMet)  

2. Méta-conatif (MCon)  

3. Méta-négociatif (MNeg) 

* Réactif :  

1. Expressif (RExp) 

2. Interactif (RInt)  

* Situationnel : 

1. Évaluatif (SEval) 

2. Non-évaluatif (SNEval)  

* Rituel (pragmatèmes) 
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1. Salutations (PrG) 

2. Politesse (PrP)  

3. Autre (PrO) 

 

Comme nous pouvons le constater, les noms en anglais ressemblent à ceux en français, nous 

traduisons ces termes par nécessité de clarté dans notre travail. 

 

 Pour illustrer l’exemple : l'expression ça va sans dire peut être considérée à la fois 

comme appartenant à la classe Méta-énonciatif (Type Mmet - Métalinguistique) et à la classe 

Réactif (Type Rint - Interactif) en fonction de son contexte d'utilisation. En tant que MMet, 

l'expression ça va sans dire est utilisée pour commenter le contenu référentiel du message. 

Elle indique que l'information ou l'idée exprimée est évidente, implicite ou connue de tous. 

Par exemple, si quelqu'un dit : Nous devons respecter les règles, une réponse appropriée 

pourrait être Ça va sans dire, ce qui signifie que cette idée est déjà évidente et ne nécessite 

pas d'explication supplémentaire. Dans ce cas, l'expression est utilisée pour commenter le 

contenu de la communication. D'un autre côté, l'expression ça va sans dire peut également 

être considérée comme appartenant à la classe RInt (Interactif) lorsqu'elle est utilisée pour 

réagir à ce que dit quelqu'un d'autre ou à une situation donnée. Dans ce cas, l'expression est 

utilisée comme une réaction à une déclaration précédente. Il est important de noter que la 

classification des phrases dans ces classes et types pragmatiques dépend du contexte et de 

l'intention du locuteur. Dans le cas de ça va sans dire, son utilisation peut varier en fonction 

de la situation de communication spécifique. 

 

Prenons un autre exemple : l'expression c'est plus facile à dire qu'à faire est classée comme 

appartenant à la classe Situationnel (Type Seval - Évaluatif) en raison de son caractère 

évaluatif et de sa nature relative à une situation spécifique. Lorsqu'on dit que quelque chose 

est plus facile à dire qu'à faire, nous exprimons une appréciation ou une évaluation de la 

difficulté ou de la complexité d'une tâche ou d'une action. Cette expression souligne le 

contraste entre la facilité apparente de donner des conseils ou de parler d'une action et la 

difficulté réelle de la mettre en pratique. Elle est donc considérée comme étant du type Seval 

car elle exprime une évaluation subjective de la situation d’énonciation. Elle ne se limite pas à 

une simple description factuelle, mais implique une évaluation personnelle du locuteur. 
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 Cet exercice nous a également permis de classer nos phrases en ordre et de les 

comparer avec les même types qu’elles possèdent. Nous avons compris la fonction la plus 

importante en regardant l'ensemble de notre analyse, que cette phrase ait une fonction 

métalinguistique ou peut-être une autre. Pourtant, il y a de nombreux cas avec une double 

analyse (exemple : ça va sans dire), des phrases qui comportent plus de fonctions.  

 

f) Dans notre dernière colonne, nous avons donné des exemples représentatifs et les plus 

faciles à comprendre pour donner un bon contexte à chaque phrase préfabriquée. Les 

exemples sont tirés de notre corpus – Phraseorom. 

 

 En prenant en compte les critères mentionnés ci-dessus, nous allons maintenant 

montrer les 3 premiers exemples (à qui le dis-tu, c’est plus facile à dire qu’à faire, ça dit bien 

ce que ça veut dire) de notre travail dans l’Excel pour illustrer ce que cela représente. 

L'ensemble de ce travail se trouve en annexe26.  

   Figure 5 : Les exemples de PPI en Excel (3 premières exemples) 

 

                                                           
26Étant donné que nous avons 17 colonnes, il y a deux images\ deux figures de notre travail, car nous ne 

pourrons pas faire tenir une seule image avec toutes les colonnes sur la page de ce mémoire. 
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   Figure 6 : Les exemples de PPI en Excel (3 premières exemples) 

   

3. Corpus choisis 

 Afin d’examiner la productivité des phrases préfabriquées étudiées, nous nous sommes 

appuyés sur le corpus romanesque de Phraseorom (français langue source). Pour repérer les 

expressions, nous avons utilisé l'outil Lexicoscope27. Nous avons utilisé ce corpus 

romanesque, qui est principalement constitué de langage écrit. La présence fréquente des 

expressions étudiées dans de nombreux dialogues de ce corpus nous a fourni des données 

fiables. 

3.1 Phraseorom (français langue source) 

 Le projet Phraseorom28 est le fruit d’un projet ANR franco-allemand (co-piloté par 

Lidilemm, Iva Novakova)29. L'objectif principal de ce projet est de développer, à travers une 

approche inductive basée sur l'exploitation de corpus, une typologie structurelle et 

fonctionnelle des constructions lexico-syntaxiques spécifiques (CLS) présentes dans la 

littérature romanesque francophone, anglophone et germanophone du XXe siècle. Le genre du 

roman a été choisi en raison de son impact sur un large lectorat. Le corpus utilisé comprend 

                                                           
27 http://phraseotext.univ-grenoble-alpes.fr/lexicoscope_beta/ 

 
28 Phraseorom - Université Grenoble Alpes - Accueil (univ-grenoble-alpes.fr)  
29 Phraseorom - Université Grenoble Alpes - Descriptif du projet (univ-grenoble-alpes.fr)  

https://phraseorom.univ-grenoble-alpes.fr/fr
https://phraseorom.univ-grenoble-alpes.fr/fr/descriptif-projet
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1621 romans, totalisant 103 809 358 tokens. Tous les romans de cette collection sont rédigés 

en français - la langue source. 

3.2 Lexicoscope 

 Pour faciliter l'exploration du corpus, nous avons utilisé un outil d'analyse de corpus 

appelé Lexicoscope, développé par O. Kraif. Cet outil nous a permis d'interroger le corpus à 

partir d'une plate-forme unique, centralisant ainsi nos recherches. Sur le site officiel, nous 

trouvons une explication30 :  

Le Lexicoscope, initialement baptisé EmoConc, a été développé à partir de 2011 pour explorer les corpus du 

projet ANR-DFG Emolex. C'est un outil d'exploration de corpus tout spécialement dédié à l'exploration de 

profils combinatoires de mots ou d'expressions, en se basant sur les dépendances syntaxiques (par exemple, 

les relations sujet-verbe, ou verbe-objet). La version 2.0 du Lexicoscope a été intégralement redéveloppée 

afin d'optimiser les recherches sur de vastes ensemble textuels et pour comparer les spécificités entre 

différents sous-corpus. 

Comme nous pouvons le lire ci-dessus, une version améliorée de cet outil -  Lexicoscope 2.0 a 

été développée. Cette nouvelle version offre un accès à une variété de corpus et permet leur 

exploitation de manière plus étendue comme : 

-Un accès à de vastes corpus originaux, en plusieurs langues, tels que PhraseoRom, 

EmoBase, Scientext... 

-La recherche sur des expressions complexes à partir d'exemples. 

-La possibilité de comparer de vastes corpus de genres textuels différents. 

-La possibilité de sauvegarder votre propre définition des sous-corpus et des requêtes, et 

d'importer de nouveaux corpus. 

 

 Dans les sections à venir, nous allons fournir une description plus détaillée du 

processus d'exploration de cet outil dans le contexte de notre recherche. 

4.Recherche dans le corpus 

 Après avoir collecté nos phrases préfabriquées, nous avons décidé de rechercher 

chacune d'entre elles individuellement dans notre corpus romanesque : Romans du projet 

Phraseorom (français langue source) après 198031. Nous avons décidé de vérifier la 

fréquence de ces expressions depuis 1980 car nous nous intéressons aux données les plus 

                                                           
30Lexicoscope (univ-grenoble-alpes.fr)  
31Pour que les sources soient adéquates, nous avons décidé de les rechercher à partir de 1980 afin de vérifier leur 

utilisation. 

http://phraseotext.univ-grenoble-alpes.fr/lexicoscope_2.0/
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récentes et à la question de savoir si ces expressions sont encore courantes aujourd'hui. Dans 

la recherche, les variations formelles suivantes sont prises en compte :  

- Tutoiement/vouvoiement : je te dis pas \ je vous dis pas 

- Absence/présence de négation : on dirait pas \ on ne dirait pas 

- Omission du il : il y a pas grand chose à dire \ y a pas grand chose à dire 

- Variations temporelles : j'ai mon mot à dire \ j'aurai mon mot à dire 

Il fallait bien vérifier s’il faut les prendre en compte car certaines expressions n’ont pas de 

variante. 

4.1 Formulation de la requête 

 Nous avons dû apprendre comment formuler des requêtes pour obtenir les meilleurs 

résultats possibles, sans silence ni bruit. Cela nous a pris longtemps et nous avons appris par 

des erreurs et des tentatives multiples. En ce qui concerne la requête précise, elle a été 

formulée de façon suivante : 

 

1. Nous avons dû décider si nous voulons écrire la formule nous-mêmes ou si le logiciel nous 

indiquera comment la chercher. Après avoir saisi notre expression, nous pouvons cliquer sur 

Lancer et nous allons obtenir un conseil sur la façon d'écrire cette formule. Dans la plupart 

des cas, le fait d'écrire les formules nous-mêmes s'est avéré beaucoup plus précis et utile, car 

les formules écrites par le programme étaient souvent erronées ou imprécises. Nous allons le 

démontrer à l'aide d'exemples : 

a) Pour l’expression :  ça va sans dire  

la formule avec l’aide de Lexicoscope (qui s'affiche lorsque nous entrons une phrase et nous 

cliquons sur lancer) :  

<l=cela|ça,c=PRON,#1>&&<l=aller,c=VERB,#2>&&<l=sans,c=PREP,#3>&&<l=dire,c=VE

RB,#4>::(PREPOBJ,4,3) (SUBJ,2,1) (VMOD,2,4)&& docMeta(pubdate)>="1980" 



 

68 

   Figure 7 : Exemple d’une requête dans Lexicoscope 

 

b) l’expression : ça en dit long 

la formule écrite par nous-mêmes est:  

<l=ça|cela><l=en><l=dit|dire><l=long>:: docMeta(pubdate)>="1980" 

      

c) Pour l’expression : on dirait 

 la formule écrite par nous-mêmes est: <l=on><w=dirait>:: docMeta(pubdate)>="1980" 

    

Comme nous pouvons le voir, chaque mot a sa propre étiquette au sein de la requête. Les 

éléments indiqués par w (word de l’anglais) indiquant la recherche que sous cette forme du 

mot. La recherche en tant que lemmes (l) – donne des formes canoniques du mot. La 

recherche par lemmes permet d’extraire toutes les formes possibles de ces éléments, et la 

recherche de word permet de trouver ce mot exact dans une forme donnée.  Avec l’élément « | 

», nous pouvons indiquer des alternatives comme te|vous, ça|cela. Par exemple pour la 

recherche on dirait – c’est plus efficace d’indiquer w pour dirait, pas l. Cela nous permet 

d’éviter le bruit dans la recherche. Dans certains cas, il était préférable d'être guidé par nos 

propres formules, car celles qui étaient proposées par le programme n’étaient parfois pas 
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correctes et ne donnaient pas tous les résultats possibles. Nous avons cherché les résultats de 

chaque expression de plusieurs manières, celles proposées par le programme et les nôtres, et 

nous avons parfois dû combiner des formules pour obtenir un résultat satisfaisant. Dans 

Lexicoscope nous avons opportunité de choisir certains paramètres des métadonnées. Dans 

notre cas toujours dans la recherche nous avons indiquer l’année à > 1980. 

   Figure 8 : L’exemple des paramètres de métadonnées dans Lexicoscope  

 

 Pour les résultats obtenus, les occurrences varient en fonction de chaque expression 

étudiée. Dans certains cas, le nombre d'occurrences était considérable, rendant impossible 

l'analyse de tous les exemples générés. Par conséquent, nous avons opté pour l'étude d'un 

échantillon représentatif des 50 premières occurrences, ce qui a facilité notre travail. 

Néanmoins, nous avons pris soin de noter le nombre total d'occurrences initialement extraites 

des corpus pour chaque expression. Après avoir obtenu ces résultats, nous les avons exportés 

et consignés dans un fichier au format Excel. Ensuite, nous avons procédé à une sélection 

minutieuse afin d'éliminer les exemples contenant du bruit ou qui n'étaient pas pertinents pour 

notre recherche. Nous nous sommes donc toujours intéressés aux 50 premiers exemples. 

Cependant, lorsque le corpus comptait plus de 50 phrases, nous avons calculé la fréquence 

estimée. Pour illustrer le processus, l’expression je ne saurais dire compte 152 occurrences au 

total dans le corpus Phraseorom. À partir d’un échantillon de 50 exemples, nous avons extrait 

8 exemples pertinents. Ainsi, pour calculer la fréquence estimée, nous avons divisé 8 

exemples par 50 puis multiplié le résultat par 152 – le nombre total d’occurrences. La 

fréquence estimée obtenue s’élève à 24,32 = 24.  
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 Concernant le tri des concordances, il est important de souligner le processus de 

désambiguïsation que nous avons mis en place. En effet, certaines expressions que nous avons 

recherchées peuvent avoir plusieurs sens. Ainsi, lors de l'examen des exemples obtenus à 

partir de la recherche dans le corpus, il était crucial de tenir compte du contexte dans lequel 

les expressions sont utilisées. Notre mission était donc d'identifier et d'éliminer les exemples 

qui n'étaient pas pertinents pour notre étude. Pour illustrer l’exemple de phrase préfabriquée, 

nous pouvons prendre l’exemple il va sans dire. Pour notre corpus il faut que les PPI puissent 

être des phrases complètes, alors le sens pour cet expression qui nous intéresse est suivante : il 

est évident (Wiktionnaire). Nous devons donc bien sélectionner les phrases et au final pour cet 

l’expression nous avons 6 occurrences \ 50. Cette expression apparaît 187 fois dans le corpus 

alors la fréquence estimée est 22. 

 

   Figure 9 : Exemple d’occurrences dans le Lexicoscope 
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    Figure 10 : Distribution dans le corpus 

Après avoir effectué la recherche des concordances, nous avons réparti tous les exemples dans 

des feuilles bien séparées d’Excel (chaque expression a son propre document avec des 

exemples) qui se présentent comme suit :  

   Figure 11 :  Exemple d’occurrences dans le fichier Excel 

 

 En conclusion de ce chapitre, nous avons procédé à une analyse approfondie du corpus 

et à la recherche des phrases préfabriquées à l'aide de l'outil Lexicoscope. Le corpus 

romanesque de Phraseorom en français a été choisi pour sa richesse et sa pertinence pour 

notre étude. L'utilisation de Lexicoscope nous a permis d'interroger le corpus de manière 
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efficace et précise, tout en prenant en compte différentes variations des expressions 

recherchées. Notre recherche dans le corpus nous a fourni des résultats significatifs 

concernant la productivité des phrases préfabriquées étudiées. Nous avons pu observer la 

fréquence d'apparition de chaque expression depuis 1980, ce qui nous a permis d'identifier si 

ces expressions sont toujours courantes dans le langage contemporain. De plus, nous avons 

pris soin de désambiguïser certaines expressions qui pouvaient avoir plusieurs sens, afin de 

nous assurer que les exemples recueillis étaient pertinents pour notre étude. 

 

 La méthodologie rigoureuse que nous avons suivie tout au long de cette recherche 

nous a permis de constituer un corpus d'occurrences pertinentes pour chaque phrase 

préfabriquée étudiée. Nous avons trié et analysé les exemples pour éliminer le bruit et ne 

conserver que les occurrences les plus significatives. 

 

 En somme, l'objectif de cette section était de présenter la démarche méthodologique 

que nous avons suivie afin de répondre aux objectifs nécessaires à notre analyse ultérieure. En 

conséquence, nous avons exposé les différentes étapes que nous avons entreprises pour 

constituer un corpus d'expressions et pour examiner leur productivité grâce à notre recherche 

basée sur le corpus. Une fois ces éléments présentés, nous allons maintenant nous focaliser 

sur nos analyses et les résultats qui en résultent dans la partie suivante. 
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Partie 3 

- 

Analyse et résultats  
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Chapitre 4. Analyse quantitative  
 

 Grâce à l'outil d'exploration Lexicoscope, nous avons pu faire l'observation du nombre 

d'occurrences des phrases préfabriquées sélectionnées. Cela nous a permis de déterminer 

quelles expressions figurent le plus souvent et lesquelles sont les plus rares. En effet, le 

corpus Phraseorom compte 6 631 831 phrases et 103 809 358 tokens. Parmi les 151 phrases 

préfabriquées qui ont été étudiées, 127 d’entre elles sont présentes dans le corpus. De ce fait 

dans ce chapitre nous présentons l'analyse et les résultats de notre travail. 

 

1. Phrases préfabriquées les moins fréquentes 

 Ainsi, nous avons relevé 24 expressions dont la fréquence est 0. Une liste de ces 

phrases peut être consultée ci-dessous. Quelques phrases ont été trouvées (on lui dira,ce que 

j'avais pas dit!, tu n'as qu'à dire) toutefois pas dans le sens et le contexte qui nous intéressent 

dans le cadre de ce travail. A chaque fois, le corpus a dû être examiné très attentivement afin 

de sélectionner les phrases préfabriquées et de ne pas commettre d'erreur de sens, ce qui n'est 

pas une tâche aisée car la situation de l'énoncé doit être bien analysée. Nous pouvons 

conjecturer que ces phrases préfabriquées sont relativement peu courantes dans ce type de 

corpus, ce qui peut être attribué à divers facteurs. Nous allons maintenant présenter deux 

tableaux pour montrer nos résultats. Le premier tableau contient les expressions qui n'ont pas 

été trouvées. Dans le second, celles dont la présence est très faible (jusqu'à 10 exemples). 

Voici une liste de phrases préfabriquées (24 PPI) qui n'apparaissent pas dans le corpus :  

 

  Tableau 3 :Expressions dont le nombre d'occurrences est égal à 0  

c’est plus facile à dire qu’à faire 

 

0\0 

 

ça t'arracherait la langue de dire merci 

 

0\0 

 

ce qui est dit est dit 

 

0\0 

 

c'est à toi de dire 

 

0\0 

 

c'est pas peu dire 

 

0\0 

dis-moi que c'est une farce 

 

0\0 

il faut te dire merci 0\0 
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il y a pas grand chose à dire 

 

0\0 

 

je te l'envoie pas dire 

 

0\0 

je vais le dire autrement 

 

0\0 

levez la main droite et dites je le jure 

 

0\0 

mon petit doigt me l'a dit 

 

0\0 

on lui dira 

 

0 \ 30 

 

quand je te le disais 

 

0\0 

qu'en dira-t-on 

 

0\0 

qu'est-ce à dire 

 

0\0 

si le cœur vous en dit 

 

0\0 

si on te demande tu diras que tu n'en sais rien 

 

0\0 

tu l'as dit bouffi 

 

0\0 

cela est bientôt dit 

 

0\0 

c'est beaucoup dire, trop dire 

 

0\0 

cela vous plaît à dire 

 

0\0 

ce que j'avais pas dit 

 

0\1 

tu n'as qu'à dire 

 

0\13 

 Parmi ces expressions, certaines ont été trouvées (tu n'as qu'à dire, on lui dira), mais 

pas dans le sens et le contexte qui nous intéressent dans le cadre de ce travail. Il est important 

de souligner que l'identification et la sélection de ces phrases préfabriquées ont demandé une 

attention particulière afin d'éviter toute erreur d'interprétation, ce qui n'est pas une tâche facile 

compte tenu de la nécessité d'analyser attentivement la situation de l'énoncé. Leur rareté et la 

manque peuvent également être un indicateur de leur spécificité ou de leur caractère moins 

conventionnel, ce qui mérite une attention particulière lors de l'analyse de leur 

fonctionnement et de leur impact dans le langage. 
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 Ensuite, sur l'ensemble de notre corpus de 151 phrases, 47 phrases comportent au plus 

10 exemples. Nous voulons présenter ces phrases qui apparaissent relativement rarement. 

 

    Tableau 4 : Expressions avec une fréquence inférieure à 10  

ça dit bien ce que ça veut dire 

 

5\5 

 

ce que j'en dis 

 

5\24 

 

c'est assez dire 

 

4\7 

 

c'est celui qui le dit qui l'est 

 

3\3 

 

c'est dur à dire 

 

3\4 

 

c'est façon de dire 

 

5 (Fréquence estimée) 

 

c'est juste pour dire 

 

6\9 

 

c'est manière de dire 

 

1\1 

 

c'est pas des choses à dire 

 

1\1 

 

c'est pas dit 

 

1\10 

 

c'est pas pour dire 

 

8\9 

 

c'est pas une chose à dire 

 

1\4 

 

c'est trop dire 

 

4\4 

 

dis-moi merci 

 

4\4 

 

dis-moi merde 

 

2\2 

 

disons le mot 

 

10 (Fréquence estimée) 

 

disons mieux 

 

1 (Fréquence estimée) 

 

dis-toi bien une chose 

 

5\5 

 

entre nous soit dit 

 

3\3 

 

il faut le dire vite 

 

2\2 

 

il faut te le dire en quelle langue 

 

2\2 

 

il faut tout te dire 

 

4\5 
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j'ai mon mot à dire 

 

9\9 

 

j'ai pas dit mon dernier mot 

 

1\1 

 

j'allais le dire 

 

9\9 

 

je dis ça je dis rien 

 

2\2 

 

je disais ça comme ça 

 

8\8 

 

je l'avais bien dit 

 

5\5 

 

je suis heureux de te l'entendre dire 

 

5\5 

 

je vous dis que ça 

 

1\9 

 

le roi dit nous voulons 

 

1\1 

 

mettons que je n'ai rien dit \ admettons que je n'ai rien 

dit 

 

3\3 

 

on dira ce qu'on voudra mais 

 

3\6 

 

on va dire ça comme ça 

 

3\3 

 

permets-moi de te dire 

 

8 (Fréquence estimée) 

pour le dire en un mot 

 

1\1 

 

qu'est-ce que je voulais dire 

 

1\2 

 

qu'est-ce qu'on dit 3\9 

 

 

si on m'avait dit 

 

6\35 

 

soit dit entre nous 

 

7\9 

 

tiens-toi le pour dit 

 

9\10 

 

tu me dis 

 

8 (Fréquence estimée) 

qu'est-ce qu'on peut dire 2\4 

va pas dire 

 

2 (Fréquence estimée) 

voilà qui est dit 

 

8\8 

 

tu m'as dit 

 

10 (Fréquence estimée) 

soit dit sans vous offenser ( fâcher) 2\3 
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 Les deux tableaux précédents présentés dans le chapitre illustrent les résultats de notre 

recherche sur les phrases préfabriquées les moins fréquentes. Le premier tableau répertorie les 

expressions qui n'ont pas été trouvées du tout, tandis que le second tableau présente les 

expressions dont la présence est très faible (jusqu'à 10 exemples). Ces résultats fournissent 

une base pour de futures études et analyses approfondies sur ces expressions moins 

fréquentes, en mettant en lumière leur spécificité et leur importance potentielle dans le 

discours romanesque.   

 

 La non-présence de ces phrases dans notre corpus peut s'expliquer par plusieurs 

raisons. Tout d'abord, il est possible que ces expressions préfabriquées soient moins 

fréquemment utilisées dans le genre littéraire de notre corpus, pourtant le roman constituant le 

genre littéraire qui touche le lectorat le plus large. Il est également envisageable que ces 

phrases soient spécifiques à des contextes de communication particuliers qui ne sont pas 

représentés dans notre corpus. De plus, il est important de noter que la composition de notre 

corpus peut influencer la présence ou l'absence de certaines phrases, car il ne couvre pas 

l'ensemble de la langue dans sa diversité. Enfin, il est également possible que la méthode 

d'extraction des phrases préfabriquées utilisée dans notre recherche n'ait pas permis de 

détecter ces expressions spécifiques malgré la recherche syntaxique. Un indicateur pouvant 

également pointer vers la faible popularité de ces expressions est la difficulté de trouver leurs 

définitions. En effet, lors de notre analyse nous n’avons pas réussi à trouver des définitions 

(25 définitions manquantes) pour des expressions telles que levez la main droite et dites je le 

jure, je vais le dire autrement, je te l'envoie pas dire, il faut te dire merci, dis-moi que c'est 

une farce. Il est possible que certaines expressions ne soient pas d'usage courant, ce qui 

expliquerait la difficulté à trouver leurs définitions. De plus, il est également possible qu'il 

existe des variantes plus populaires de ces expressions, ce qui aurait pour conséquence de les 

reléguer dans l'ombre. Toutefois, il est important de préciser que nos suppositions ne sont pas 

suffisantes pour déterminer si une expression est fréquemment employée ou non. Une 

validation de ces hypothèses par des locuteurs natifs serait nécessaire pour confirmer nos 

observations. Nous ne sommes pas une native de la langue française et il y aura toujours un 

manque de sensibilité à l'égard de l'expression et de son contexte.  
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Il convient donc de prendre en compte tous ces facteurs pour comprendre pourquoi ces 

phrases sont absentes dans notre corpus.  

 

2. Phrases préfabriquées les plus fréquentes 

 Parmi les phrases préfabriquées les plus fréquentes, nous avons repéré 31 phrases pour 

notre corpus Phraseorom. Les phrases ont une fréquence plus que 50 exemples. Ces phrases 

sont les plus fréquentes et témoignent de leur utilité. Nous tenons à souligner que la fréquence 

est supérieure à 50 exemples, et qu'il s'agit donc bien de la fréquence estimée. Les phrases  

apparaissent dans le tableau ci-dessous. 

    

    Tableau 5 : Les PPI plus fréquentes 

on dirait 

 

2348 

 

je veux dire 

 

1836 

 

tu veux dire 

 

1183 

dis donc ! 615 

comme tu dis 

 

566 

 

je vais te dire 

 

545 

 

que voulez-vous dire 527 

 

comment dire 

 

359 

tu vois ce que je veux dire 

 

358 

tu dis 

 

311 

comme on dit 

 

272 

si tu vois ce que je veux dire 

 

220 

 

j'ai dit 

 

216 

qu'est-ce que ça veut dire 

 

208 

 

si je puis dire 

 

153 

 

si j'ose dire 

 

149 
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soit dit en passant 

 

109 

 

comme qui dirait 

 

100 

si tu le dis 

 

94 

 

ça va sans dire 

 

94 

qu'en dis-tu 

 

92 

 

que dis-je 

 

87 

tu peux le dire 

 

71 

j'allais dire 

 

69 

 

tu veux que je te dise 

 

66 

c'est dit 64 

c'est le cas de le dire 

 

60 

c'est le moins qu'on puisse dire 

 

61 

ça me dit rien 

 

58 

 

il faut bien le dire \ il faut le dire 

 

51 

 

 

Cette tâche nous a permis d'identifier les phrases préfabriquées les plus fréquentes dans notre 

corpus Phraseorom. Les expressions les plus fréquentes comprennent des phrases telles que 

on dirait (MNeg ou RInt selon contexte), je veux dire ( MMet), tu veux dire (MMet), dis donc 

! (Interpellation – MCon,  Expressif - RExp ), comme tu dis ( MMet+RInt+SEval), et bien 

d'autres. Toutes ces expressions appartiennent à la classe Méta-énonciatif. Sur les 30 phrases 

présentes, 28 portent la fonction métalinguistique. Selon notre analyse, les seuls phrases qui 

n'ont pas cette fonction sont : on dirait, dis donc !. Les résultats ont donc montré que c'est la 

fonction métalinguistique qui est dominante dans ces phrases préfabriquées qui sont les plus 

productives au même moment. 

 

 Nous voudrions souligner que ces expressions sont souvent utilisées pour clarifier, 

exprimer une opinion ou introduire un discours rapporté. Ils jouent un rôle important dans le 

discours romanesque et sont largement utilisées par les auteurs pour communiquer des idées, 
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exprimer des sentiments ou introduire des dialogues. Leur présence fréquente dans le corpus 

souligne leur pertinence et leur utilité dans le langage. 

 

 Il est important de noter que la fréquence indiquée est une estimation basée sur les 

exemples présents dans notre corpus, comme nous l'avons expliqué en détail dans le chapitre 

précédent. Cette fréquence nous donne une indication de l'importance et de la popularité de 

ces expressions au sein du corpus étudié. 

 

 Ces résultats nous permettent de mieux comprendre l'utilisation des phrases 

préfabriquées avec la fonction principalement métalinguistique que ces phrases portent dans 

le contexte du discours romanesque et ouvrent la voie à des analyses plus approfondies sur 

leur fonctionnement et leur impact. Il serait intéressant d'explorer davantage ces expressions à 

travers des études comparatives avec d'autres genres littéraires ou des analyses stylistiques 

plus spécifiques. Il est important de souligner que notre étude se limite à un corpus spécifique 

et que les résultats obtenus sont propres à ce contexte particulier. Il se peut qu'il existe des 

phrases préfabriquées qui ne se trouvent pas dans le corpus de romans, mais qui apparaissent 

dans les autres corpus. Des recherches supplémentaires et des analyses sur des corpus plus 

larges pourraient apporter des perspectives plus globales sur l'utilisation des phrases 

préfabriquées, par exemple, avec une comparaison sur des corpus oraux. Cependant, comme 

ce travail nous a déjà pris un temps considérable et que la compréhension des phrases n'est 

pas une tâche aisée, nous ne pouvions pas nous permettre de comparer les résultats avec un 

autre corpus. Une liste complète de tous les PPI et des résultats de leur évaluation sera 

présentée dans une annexe à la fin de ce travail. 

3.Type pragmatique de phrases préfabriquées 

 L'une de nos principales tâches consistait à examiner la fonction métalinguistique dans 

nos phrases et d'en donner le type pragmatique selon la typologie déjà présentée de Marie-

Sophie Pausé et Agnès Tutin (Chapitre 3). La typologie sur laquelle nous nous appuyons est 

décrite dans l'article « Some Insights on a Typology of French Interactional Prefabricated 

Formulas in Spoken Corpora » (2022). Après une recherche approfondie de la définition et de 

la compréhension de l'expression, nous avons tiré nos conclusions en utilisant la typologie ci-

dessus en attribuant à chaque phrase un type pragmatique correspondant. Souvent ces phrases 

ont plusieurs types pragmatiques vu qu'elles sont si spécifiques. Cela souligne la variété 
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d'utilisation de ces expressions dans différentes situations communicatives. Nous présentons 

nos résultats dans les tableaux ci-dessous et les expliquerons plus loin. Les tableaux sont 

divisés en classes telles que Méta-énonciatif, Réactif, Situationnel, Rituel – pragmatèmes et 

chaque classe comporte plusieurs types pragmatiques spécifiques. 

 

  Tableau 6: Type pragmatique de PPI (la répartition, la classe : Méta-énonciatif) 

Classe : Méta-énonciatif Type :Métalinguistique 

(MMet) 

 Méta-conatif (MCon) Méta-négociatif   (MNeg) 

 ça dit bien ce que ça veut 

dire 

 

c'est à toi de dire 

 

c'est pas des choses à dire 

 

 ça va sans dire (aussi Rint) 

 

c'est moi qui te le dis (aus-

si Rint) 

 

je dis ça je dis rien 

 

 ce qui est dit est dit 

 

Dis voir 

 

je dis pas 

 

 c'est beaucoup dire (aussi 

Rint) 

 

dis donc ! (Interpellation) 

 

je me disais aussi 

 

 c'est bien ce que je disais 

(aussi Seval) 

 

j'ai dit 

 

mettons que je n'ai rien dit 

 

 c'est dit (aussi Rint) 

 

je te dis pas 

 

on dirait (aussi Rint) 

 

 c'est façon de dire 

 

je te l'avais bien dit (aussi 

Mmet) 

 

on lui dira 

 

 c'est juste pour dire 

c'est le cas de le dire 

(aussi Rint) 

je te l'envoie pas dire 

 

si on m'avait dit 

 

 c'est le moins qu'on puisse 

dire (aussi Rint) 

 

je t'en dis pas plus (aussi 

Mmet) 

 

soit dit sans vous offenser 

 

 c'est manière de dire 

 

je vais te dire (aussi Mmet) 

 

 

 c'est pas peu dire (aussi 

Seval) 

 

je vous dis que ça 

 

 

 c'est pas pour dire (aussi 

Seval) 

 

on dit ça 

 

 

 c'est pas une chose à dire 

(aussi Seval) 

permets-moi de te dire 

 

 

 c'est peu dire (aussi Rint) 

 

puisque je te le dis (aussi 

Mmet et Rint) 

 

 

 c'est rien de le dire ( aussi 

Rint) 

 

que voulez- vous dire 

(aussi Mmet) 
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 c'est te dire (aussi Seval) 

 

si on te demande tu diras 

que tu n'en sais rien 

 

 

 c'est toi qui le dis (aussi 

Rint) 

 

tiens-toi le pour dit 

 

 

 c'est tout dire (aussi Rint) 

 

tu dis (aussi Mmet)  

 c'est trop dire (aussi Seval) 

 

tu peux le dire (aussi 

Mmet et Rint) 

 

 

 c'est vite dit (aussi Rint) 

 

tu veux que je te dise (aus-

si Mmet) 

 

 

 comme je te le dis (aussi 

Rint) 

 

tu vois ce que je veux dire 

(aussi Mmet) 

 

 

 comme je te dis (aussi 

Rint) 

 

tu n'as qu'à dire 

 

 

 comme je te disais 

 

  

 comme qui dirait 

 

  

 comme tu dis (aussi Rint et 

Seval) 

 

  

 comment dirais-je 

 

  

 comment dire 

 

  

 comment te dire (aussi 

Seval) 

 

  

 dis-moi merci (aussi Se-

val) 

 

  

 dis-moi merde (aussi Se-

val) 

 

  

 dis-moi que c'est une farce 

(aussi Seval) 

 

  

 disons le mot (aussi Seval) 

 

  

 disons mieux (aussi Seval) 

 

  

 disons-le 

 

  

 dis-toi bien une chose 

(aussi Seval) 
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 entre nous soit dit (aussi 

Seval) 

 

  

 il faut bien le dire \ il faut 

le dire 

 

  

 il faut te dire merci (aussi 

Seval) 

 

  

 il faut te le dire en quelle 

langue (aussi Seval) 

 

  

 il faut tout te dire (aussi 

Seval) 

 

  

 il va sans dire (aussi Seval) 

 

  

 j'ai mon mot à dire (aussi 

Seval) 

 

  

 j'allais dire 

 

  

 j'allais le dire 

 

  

 je disais ça comme ça 

 

  

 je l'avais bien dit 

 

  

 je ne saurais dire (aussi 

Seval) 

 

  

 je te dis que ça (aussi 

Rexp) 

 

  

 je te l'avais bien dit (aussi 

Mcon) 

 

  

 je te le fais pas dire (aussi 

Rint) 

 

  

 je t'en dis pas plus (aussi 

Mcon) 

 

  

 je vais le dire autrement 

 

  

 je vais te dire (aussi Mcon) 

 

  

 je veux dire 

 

  

 le roi dit nous voulons 

 

  

 ne me faites pas dire ce   
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que je n'ai pas dit (aussi 

Mmet) 

 

 on dira ce qu'on voudra 

mais (aussi Mmet) 

 

  

 on peut le dire (aussi Rint) 

 

  

 on va dire ça comme ça 

 

  

 pour le dire en un mot 

 

  

 puisque je te le dis (aussi 

Mcon, Rint) 

 

  

 quand je te le disais ( aussi 

Seval) 

 

  

 que dis-je 

 

  

 que voulez- vous dire 

(aussi Mcon) 

 

  

 qu'en dira-t-on (aussi Se-

val) 

 

 

  

 qu'est-ce à dire 

 

  

 qu'est-ce que je dis 

 

  

 qu'est-ce que je voulais 

dire 

 

  

 si je puis dire 

 

  

 si j'ose dire 

 

  

 si tu le dis (Rexp) 

 

  

 si tu vois ce que je veux 

dire (aussi Mcon) 

 

  

 soit dit en passant 

 

  

 soit dit entre nous 

 

  

 soit dit entre parenthèses 

 

  

 tout est dit (aussi Seval) 

 

  

 tu dis (aussi Mcon)   
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 tu me dis 

 

  

 tu me disais 

 

  

 tu m'en diras des nouvelles 

(aussi Seval) 

  

 tu peux le dire (aussi 

Mcon, Rint) 

 

  

 tu veux dire 

 

  

 tu veux que je te dise ( 

aussi Mcon) 

 

  

 tu vois ce que je veux dire 

(aussi Mcon) 

 

  

 voilà qui est dit 

 

  

 tu m'as dit 

 

  

 comme on dit   

 cela est bientôt dit 

 

  

 ce que j'avais pas dit   

 il faut vous dire que 

 

  

 j'ai pas dit mon dernier 

mot 

(aussi Seval) 

  

 

               Tableau 7: Type pragmatique de PPI (la répartition, la classe : Réactif) 

Classe :Réactif Type : Expressif (RExp) Type :  Interactif (RInt) 

 ça t'arracherait la langue de dire 

merci 

 

à qui le dis-tu 

 ce que j'en dis (aussi Rint) 

 

que tu dis 

 

 c'est pas dit (aussi Rint) 

 

qu'en dis-tu 

 

 dis donc ! (Expressif) 

 

ça va sans dire (aussi Mmet) 

 

 je te dis que ça (aussi Mmet) 

 

ce que j'en dis  (aussi RExp) 

 

 on dirait pas (aussi Rint) 

 

c'est à toi de dire (aussi Mcon) 

 

 que  veux-tu que je te dise 

 

c'est beaucoup dire (aussi Mmet) 
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 que dire 

 

c'est celui qui le dit qui l'est (aussi 

Seval) 

 

 qu'est-ce que ça veut dire 

 

c'est dit (aussi Mmet) 

 

 si tu le dis (aussi Mmet) 

 

c'est le cas de le dire (aussi Mmet) 

 

 tu m'en diras tant ( aussi Rint) 

 

c'est le moins qu'on puisse dire 

(aussi Mmet) 

 

 va pas dire 

 

c'est moi qui te le dis (aussi Mcon) 

 

  c'est pas dit (aussi RExp) 

 

  c'est peu dire (aussi Mmet) 

 

  c'est rien de le dire ( aussi Mmet) 

 

  c'est toi qui le dis (aussi Mmet) 

c'est tout dire (aussi Mmet) 

 

  c'est vite dit  (aussi Mmet) 

  comme je te le dis (aussi Mmet) 

 

  comme je te dis (aussi Mmet) 

 

  comme tu dis (aussi Mmet et Seval) 

 

  il faut le dire vite (aussi Mmet) 

  il y a pas à dire (aussi Seval) 

  il y a pas grand chose à dire (aussi 

Mmet) 

 

  je suis heureux de te l'entendre dire 

(aussi Mmet) 

  je te le fais pas dire (aussi Mmet) 

 

  on dirait (aussi Mneg) 

 

  on dirait pas (aussi Rexp) 

 

  on peut le dire (aussi Mmet) 

 

  puisque je te le dis (aussi 

Mcon,Mmet) 

 

  qu'est-ce qu'on dit 

 

 

  qu'est-ce qu'on peut dire 
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  tu crois pas si bien dire 

 

  tu l'as dit bouffi 

 

  tu m'en diras tant (aussi Rexp) 

 

  tu peux le dire (aussi Mcon, Mmet) 

 

 

  tu sais pas ce que tu dis 

 

  cela vous plaît à dire 

 

 

           Tableau 8: Type pragmatique de PPI (la répartition, la classe : Situationnel) 

Classe : Situationnel Type : Évaluatif (SEval) Type :Non-évaluatif (SNEval) 

 c’est plus facile à dire qu’à faire 

 

ça me dit quelque chose 

 

 ça en dit long 

 

aussitôt dit, aussitôt fait 

 

 ça me dit rien 

 

 

 ça me dit rien qui vaille 

 

 

 c'est assez dire 

 

 

 c'est bien ce que je disais (aussi 

Mmet) 

 

 

 c'est celui qui le dit qui l'est (aussi 

Rint) 

 

 

 c'est dur à dire 

 

 

 c'est facile à dire 

 

 

 c'est pas peu dire (aussi Mmet) 

 

 

 c'est pas pour dire (aussi Mmet) 

 

 

 c'est pas une chose à dire (aussi 

Seval) 

 

 

 c'est te dire (aussi Mmet) 

 

 

 c'est trop dire (aussi Mmet) 

 

 

 comme tu dis 

(aussi Mmet, Rint) 

 



 

89 

 comment te dire (aussi Mmet) 

 

 

 dis-moi merci (aussi Mmet) 

 

 

 dis-moi merde (aussi Mmet) 

 

 

 dis-moi que c'est une farce 

(aussi Mmet) 

 

 disons le mot 

(aussi Mmet) 

 

 disons mieux 

(aussi Mmet) 

 

 dis-toi bien une chose 

(aussi Mmet) 

 

 entre nous soit dit 

(aussi Mmet) 

 

 il faut te dire merci 

(aussi Mmet) 

 

 il faut te le dire en quelle langue 

( aussi Mmet) 

 

 il faut tout te dire 

(aussi Mmet) 

 

 il va sans dire ( aussi Mmet) 

 

 

 il y a pas à dire (aussi Rint) 

 

 

 j'ai mon mot à dire 

(aussi Mmet) 

 

 j'ai pas dit mon dernier mot 

(aussi Mmet) 

 

 je ne saurais dire 

(aussi Mmet) 

 

 mon petit doigt me l'a dit 

 

 

 quand je te le disais (aussi Mmet) 

 

 

 qu'en dira-t-on (aussi Mmet) 

 

 

 tout est dit (aussi Mmet) 

 

 

 tu m'en diras des nouvelles (aussi 

Mmet) 

 

 

 la messe est dite 

 

 

 

 Tableau 9 : Type pragmatique de PPI  (la répartition, la classe :Rituel - pragmatèmes)  

Classe : Rituel (prag-  Salutations (PrG)  Politesse (PrP)  Autre (PrO) 
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matèmes) 

  si le cœur vous en dit 

 

levez la main droite et 

dites je le jure 

 

  

Bien évidemment, après avoir montré nos résultats, c'est le fruit de cette longue analyse qui 

nous intéresse le plus. Dans les phrases préfabriquées avec le verbe dire - la fonction 

métalinguistique domine. Cependant, ce n'est pas la seule fonction que nous pourrions 

souvent imaginer pour ce verbe dire. Comme nous le voyons, nous pouvons assigner 

également les PPI avec ce verbe à d'autres classes comme indiqué dans les tableaux 

précédents.  La classe la moins fréquente est la classe: Rituel (pragmatèmes). 

 

 Les résultats montrent une grande diversité de types pragmatiques dans les phrases 

préfabriquées étudiées. Les expressions sont réparties dans les classes de Méta-énonciatif, 

Réactif, Situationnel et Rituel (pragmatèmes), avec des types pragmatiques tels que 

Métalinguistique, Interactif, Expressif, Évaluatif, Politesse. Comme nous l’avons noté, 

certaines expressions préfabriquées appartiennent à plusieurs classes et types pragmatiques, ce 

qui souligne leur flexibilité et leur adaptabilité en fonction du contexte et de l'intention 

communicative. Nous allons maintenant montrer une analyse de 5 phrases pour présenter le 

cheminement de notre pensée et la répartition des phrases. 

3.1 Analyse approximative de 5 phrases préfabriquées 

 Dans cette section, nous nous sommes penchés sur l'analyse approfondie de cinq 

phrases préfabriquées extraites du corpus romanesque de Phraseorom. Pour chaque 

expression, nous avons étudié sa fréquence d'apparition depuis 1980, ce qui nous a permis de 

déterminer si ces expressions sont toujours courantes dans le langage contemporain. De plus, 

nous avons désambiguïsé certaines expressions qui pouvaient avoir plusieurs sens afin de ne 

conserver que les exemples pertinents pour notre étude.  

  

 Nous commencerons par examiner en détail la phrase on dirait. Cette expression est la 

plus fréquente dans notre corpus et nous l'analyserons sous différents angles, en mettant en 

évidence sa fonction métalinguistique et son type pragmatique, la structure et la modalité, la 

structure générale, l’exemple du corpus et d'autres informations. C'est ainsi que toute phrase 

de préfabrication sera examinée. Nous passerons maintenant à l'analyse détaillée de chaque 

expression, en mettant en évidence les nuances et les spécificités de leur utilisation dans le 

langage. 
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1. on dirait 

 

La phrase la plus fréquente dans notre corpus est on dirait.  

* Fréquence Phraseorom :  30\50 (3914). Fréquence estimée : 2348  

* Le sens de dire : Exprimer, communiquer (la pensée, les sentiments, les intentions) par la 

parole 

* Étiquette: accord (source Bidaud) 

* Structure et modalité : déclarative 

* Structure générale : on SV 

* 1 définition tirée de notre recherche sur les définitions:  

Expression d'un accord sans enthousiasme avec ce qui vient d'être dit. Sens: il semble en effet 

que ce soit comme ça. (Bidaud) 

 

* L’exemple du corpus : 

« J'ai faim » gémit Pixel.\n  Perplexes, nous fîmes retraite dans une ruelle adjacente.\n      « Qu'est-

ce qu'elles fabriquent, ces deux gouapes ?  grogna Philomène.\n      – S'offrent un repas et un vin 

chaud, on dirait .\n   – Ou bien ils ont décidé que ça ne valait pas le coup de se fatiguer, que l'autre 

allait faire tout le boulot, et que mieux valait attendre au chaud que retombe la colère d'Hector.\n  

(Albert Raphaël,  Avant le déluge, 2011, type: roman) 

 

* Type pragmatique : 

Ce PPI peut être classée comme Mneg (Méta-négociatif) ou RInt (Réactif - Interactif) selon le 

contexte. Voici une explication pour chaque classe : 

MNeg : Lorsque la phrase on dirait est utilisée pour indiquer une incertitude ou une réserve 

quant à la véracité de ce qui est exprimé, elle peut être classée comme MNeg. Elle suggère 

que le locuteur est en train de négocier internement son adhésion au contenu référentiel du 

message.  

RInt : Dans certains contextes, la phrase on dirait peut être utilisée pour réagir à ce que 

quelqu'un d'autre a dit ou à une situation observable. Elle exprime alors la réaction du 

locuteur à une information ou à une observation. Par exemple, si quelqu'un dit il a l'air triste, 

on peut répondre on dirait. Cette réponse indique que le locuteur est d'accord avec 



 

92 

l'observation précédente et renforce cette observation. Il est important de noter que le contexte 

et l'intention du locuteur peuvent influencer la classification de la phrase. Dans certains cas, la 

phrase peut être classée comme Mneg si elle exprime une incertitude, tandis que dans d'autres 

cas, elle peut être classée comme RInt si elle est utilisée pour réagir à une observation ou à 

une déclaration. 

2. c'est beaucoup dire 

 

* Fréquence Phraseorom : 21 \ 25  

* Le sens de dire : Exprimer, communiquer (la pensée, les sentiments, les intentions) par la 

parole 

* Étiquette: exagération (source Bidaud) 

* Structure et modalité : déclarative 

* Structure générale : c'est SVINF 

* 1 définition tirée de notre recherche sur les définitions: 

Beaucoup indique ici une amplification, une exagération. L'expression est utilisée pour 

exprimer un désaccord devant une idée qu'on ne partage pas complètement; elle précède 

souvent l'introduction d'une atténuation. (Bidaud) 

* L’exemple du corpus : 

– Non. Pas moi... sa mère. Justinia a désespérément tenté de s'évader au même âge. Elle n'a 

jamais pu franchir les murs de Varela. Je crois bien que c'est ma demi-soeur. Mon père, je 

vous l'ai dit, était d'un tempérament généreux. – Alors, Adriana a du sang Varela ? – Du sang, 

c'est beaucoup dire, mais elle a des rêves et de l'appétit.\n – J'ai une question à vous poser.– 

Non, non... pas maintenant. Demain. Pendant la fête. Tout le monde se dit tout... Allez 

travailler.(Déon Michel, Je vous écris d'Italie, 1984, type: roman) 

* Type pragmatique :  

La phrase c'est beaucoup dire appartient au type MMet (Métalinguistique) ou RInt (Interactif) 

pour les raisons suivantes : 

MMet : La phrase exprime une réflexion sur le contenu référentiel du message. Elle indique 

que ce qui a été dit dépasse peut-être la réalité ou exagère la situation. En d'autres termes, elle 

fait référence à l'emploi exagéré ou excessif d'une expression ou d'une affirmation. 

RInt  : La phrase réagit à quelque chose qui a été dit précédemment. Elle exprime un com-

mentaire ou une réaction face à une affirmation ou à une déclaration. Dans ce cas, elle sou-

ligne l'exagération ou l'ampleur de ce qui a été dit. 
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Ainsi, c'est beaucoup dire reflète à la fois une dimension métalinguistique (réflexion sur le 

contenu) et une réaction à ce qui a été dit précédemment.  

3. c'est bien ce que je disais 

 

* Fréquence Phraseorom : 38 \ 38 

* Le sens de dire : Exprimer, communiquer (la pensée, les sentiments, les intentions) par la 

parole 

* Étiquette: confirmation 

* Structure et modalité : déclarative 

* Structure générale : c'est ce que P 

* 1 définition tirée de notre recherche sur les définitions: 

Le locuteur constate qu'il avait évalué correctement la situation. (Bidaud) 

* L’exemple du corpus : 

   – Parce qu'on souhaiterait garder à jamais les êtres chers auprès de soi, répondit Jade tristement. 

On sait que c'est impossible, mais on l'espère quand même, et on ne peut que souffrir de leur 

disparition...– Ma grève est donc une bonne chose. C'est bien ce que je disais : personne ne 

m'aime.\n – Mais non, insista Ambre, c'est faux. De nombreuses personnes vous attendent pour 

trouver le repos, même si elles se demandent ce que vous leur réservez. (Bujor Flavia, La 

prophétie des pierres, 2002, type : roman) 

* Type pragmatique : 

 

La phrase c'est bien ce que je disais est classée comme MMet (Métalinguistique) et SEval 

(Situationnel -  Évaluatif) pour les raisons suivantes : 

MMet : La phrase exprime une réflexion sur le contenu référentiel du message. Elle indique 

que ce qui a été dit correspond exactement à ce que le locuteur avait précédemment mention-

né ou affirmé. Elle souligne la correspondance entre la réalité et la prédiction ou l'affirmation 

antérieure. 

SEval : La phrase exprime une appréciation du locuteur envers une situation ou un objet. En 

disant c'est bien ce que je disais, le locuteur indique sa satisfaction d'avoir eu raison ou de 

voir sa prédiction se réaliser. Cela montre que le locuteur évalue positivement la correspon-

dance entre sa déclaration antérieure et la situation actuelle. 
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Ainsi, c'est bien ce que je disais reflète à la fois une dimension métalinguistique (réflexion sur 

le contenu) et une dimension situationnelle évaluative (appréciation de la correspondance 

entre la prédiction et la réalité). C'est pourquoi elle est classée dans les types MMet et SEval. 

4. ce que j'en dis 

 

* Fréquence Phraseorom : 5 \ 24 

* Le sens de dire : Exprimer, communiquer (la pensée, les sentiments, les intentions) par la 

parole 

* Étiquette: dissociation 

* Structure et modalité : déclarative 

* Structure générale : ce que P 

* 1 définition tirée de notre recherche sur les définitions: 

L'expression est utilisée lorsqu'une proposition ou un conseil ont été repoussés ou pour le 

moins n'ont pas été pris en considération. Elle peut être accompagnée d'un sentiment de dépit 

(Bidaud). 

* L’exemple du corpus : 

Tu me dis qu'ils sont arrivés à quarante-neuf chez toi ? Pauvre Ibrahim, quelle chance j'ai de 

n'avoir aucune famille dans le Nord ! Dis-moi, Ibrahim, je sais que c'est cruel, mais ne pourrais-tu 

pas en refuser quelques-uns, rien que des garçons, bien sûr, avec ce qu'ils font aux femmes. Pense 

à toi, Ibrahim, tu n'es pas responsable de la rébellion, ce que j'en dis, c'est pour toi. Tiens, voilà 

deux kilos, c'est tout ce que je peux faire, ma famille mange aussi, bon courage (…)(Orsenna Erik, 

Mali, ô Mali, 2014, type: roman) 

* Type pragmatique : 

La phrase ce que j'en dis peut être classée comme RInt (Réactif - Interactif) et RExp (Réactif - 

Expressif) selon la définition et l'intention de son utilisation. Voici une explication pour 

chaque classe : 

RInt : La phrase ce que j'en dis peut exprimer une réaction du locuteur à une proposition ou à 

un conseil qui a été rejeté ou ignoré. Elle indique que le locuteur donne son avis ou sa ré-

flexion sur la question, malgré le fait que cela n'ait pas été pris en compte. Par exemple, si 

quelqu'un suggère une idée et que le locuteur répond ce que j'en dis, c'est que ça ne fonction-

nera pas, cela montre que le locuteur réagit à la proposition en donnant son opinion. 

RExp : lorsque la phrase ce que j'en dis est accompagnée d'un sentiment de dépit ou de désil-

lusion, elle peut être classée comme RExp. Elle exprime l'émotion ou le ressenti du locuteur 

face à la situation où sa proposition ou son conseil a été repoussé ou ignoré. Par exemple, si 
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quelqu'un dit j'ai suggéré de faire quelque chose, mais personne ne m'a écouté. Ce que j'en 

dis, c'est que ça me déçoit vraiment, la phrase ce que j'en dis exprime l'émotion de dépit du 

locuteur. Il est important de noter que la classification de la phrase peut varier en fonction du 

contexte et de l'intention du locuteur.  

5. comme tu dis 

 

* Fréquence Phraseorom : 50\50 ( 566). Fréquence estimée : 566 

* Le sens de dire : Exprimer par le langage, oralement ou par écrit. 

* Étiquette: accord 

* Structure et modalité : déclarative 

* Structure générale : Conj P 

* 1 définition tirée de notre recherche sur les définitions: 

Pour indiquer qu'on partage l'opinion de l'interlocuteur. (Bidaud) 

* L’exemple du corpus : 

Morcaï ne sut quoi répondre. Il réfléchissait pour rassembler les bribes éparses de sa mémoire. 

Alors, le souvenir de la nuit de débauche partagée avec le héros Noir et La Malegria lui revint 

à l'esprit. Dans ses moindres détails. – Comme tu dis, l'ami. J'ignorais tout ce qu'on pouvait 

faire avec des chaînes et même un boulet...La Cage partit d'un franc éclat de rire. Leurs 

communes activités nocturnes semblaient avoir effacé toute trace d'animosité entre lui et 

Morcaï.(Héliot Johan, La couleur de la faim, 2006, type: roman) 

* Type pragmatique : 

La phrase comme tu dis peut être classée comme MMet (Méta-énonciatif - Métalinguistique), 

RInt (Réactif -  Interactif) et SEval (Situationnel - Évaluatif) selon les éléments qu'elle 

contient. Voici une explication pour chaque classe : 

MMet : la phrase comme tu dis peut être considérée comme un commentaire méta-

linguistique sur les propos de l'interlocuteur. Elle indique que le locuteur reconnaît et 

confirme ce que l'interlocuteur vient de dire. C'est une manière de reformuler ou d'appuyer les 

propos de l'interlocuteur. Par exemple, si quelqu'un dit c'est vraiment difficile, et que le 

locuteur répond comme tu dis, cela montre que le locuteur confirme l'opinion de 

l'interlocuteur. 

RInt : la phrase comme tu dis peut également exprimer une réaction du locuteur aux propos de 

l'interlocuteur. Elle montre que le locuteur interagit avec l'interlocuteur en acquiesçant ou en 

approuvant ce qui a été dit. Par exemple, si quelqu'un dit ce film est génial, et que le locuteur 
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répond comme tu dis, cela indique que le locuteur est d'accord avec l'opinion de 

l'interlocuteur. 

SEval  : la phrase comme tu dis peut aussi avoir une connotation évaluative dans certaines 

situations. Elle peut exprimer l'appréciation ou l'évaluation du locuteur par rapport à ce qui a 

été dit. Par exemple, si quelqu'un dit cette situation est vraiment compliquée, et que le 

locuteur répond comme tu dis, cela peut indiquer que le locuteur reconnaît la complexité de la 

situation et exprime son accord ou sa compréhension. 

Il est important de noter que la classification de la phrase peut varier en fonction du contexte 

et de l'intention du locuteur. La présence des éléments de commentaire méta-linguistique, de 

réaction et d'évaluation dans la phrase comme tu dis justifie sa classification comme MMet, 

RInt et SEval. 

 

 En concluant cette section, nous avons approfondi l'analyse de cinq phrases 

préfabriquées extraites du corpus romanesque de Phraseorom. Ce modèle d'analyse a été 

appliqué à toutes les phrases préfabriquées étudiées, nous permettant d'obtenir une 

compréhension approfondie de chacune d'entre elles. Notre recherche nous a conduit à classer 

chaque expression dans des catégories spécifiques en fonction de son type pragmatique. Nous 

avons observé que ces phrases peuvent parfois relever de plusieurs classes, car leur 

classification dépend du contexte et de l'intention du locuteur. En continuant notre exploration 

du langage préfabriqué, nous espérons élargir notre compréhension de ces expressions et de 

leur rôle dans la communication. La richesse et la diversité des phrases préfabriquées offrent 

un terrain fertile pour approfondir notre connaissance du langage et de ses nuances subtiles. 

Nous reconnaissons que cette étude est limitée par la taille du corpus et le nombre restreint de 

phrases préfabriquées analysées. Des recherches futures pourraient inclure des corpus plus 

vastes et explorer des expressions préfabriquées dans différents contextes linguistiques et 

culturels. Cela nous permettrait de mieux saisir la variabilité et la portée des phrases 

préfabriquées dans la communication humaine. En conclusion, notre étude sur les phrases 

préfabriquées nous a permis d'approfondir notre compréhension de ces expressions et de les 

classer en fonction de leur fonction et de leur utilisation pragmatique.  
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Conclusion 
  

 Dans ce mémoire, nous avons entrepris l'étude des 151 phrases préfabriquées avec une 

focalisation sur les expressions contenant le verbe dire et leur fonction métalinguistique. 

Notre objectif principal était de comprendre le fonctionnement et l'usage de ces expressions 

dans la langue française telles que comment dire, c’est dit, c’est le moins qu’on puisse dire, il 

faut le dire, j’ai mon mot à dire, il faut te le dire en quelle langue. Tout d'abord, nous avons 

enrichi chaque phrase en lui ajoutant des informations d'ordre lexicographique, telles que les 

définitions ou les exemples de notre corpus romanesque - Phraseorom (français langue 

source) ainsi que des informations de nature syntaxique. Puis, nous avons vérifié le type 

pragmatique de chaque phrase préfabriquée selon la typologie d’Marie-Sophie Pausé et Agnès 
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Tutin (2022) ce qui nous a permis de déterminer si la phrase portait une fonction 

métalinguistique ou bien une autre. Ensuite, nous avons effectué une recherche sur notre 

corpus ce qui a rendu possible de vérifier la productivité de chaque expression. En utilisant 

notre corpus nous avons pu obtenir des données fiables sur la présence fréquente des 

expressions étudiées dans de nombreux dialogues, ce qui renforce la pertinence de notre 

analyse. L'observation du nombre d'occurrences des phrases préfabriquées sélectionnées pour 

cette analyse a été réalisée à l'aide de l’outil d'exploration Lexicoscope. À partir de ces 

données, nous avons effectué une analyse quantitative succincte en prenant en considération 

la fréquence des phrases étudiées et une analyse qualitative avec l’insertion des types 

sémantico-pragmatiques.                                                                                                                                                                                     

  

 En ce qui concerne la première partie de notre travail, nous avons réussi à bien 

examiner le cadre théorique entourant la phraséologie et la préfabrication. Nous avons exploré 

les particularités des phrases préfabriquées et étudié les différentes typologies de PPI. Nous 

nous sommes ensuite concentrée sur la fonction métalinguistique et la complexité du verbe 

dire, sa construction, sa signification et sa fonction.   

                                                                                                                     

 Dans la deuxième partie, nous avons décrit la méthodologie que nous avons utilisée 

pour constituer notre corpus de phrases préfabriquées et les différentes étapes de traitement 

linguistique que nous avons suivies. Nous avons également présenté le corpus que nous avons 

consulté pour notre recherche, en mettant en évidence le projet PREFAB et son importance 

dans notre démarche. Cette partie nous a permis de mettre en place un cadre solide pour notre 

analyse des données.  

 Dans la partie finale de notre travail, nous avons procédé à une analyse linguistique 

approfondie des expressions contenant le verbe dire. Nous avons utilisé des exemples de notre 

corpus pour étudier leur fonction métalinguistique, ainsi que d'autres fonctions éventuelles. 

Nous avons examiné le sens des expressions et cherché à les classer en fonction de leur 

utilisation et de leur intention communicative.  

  

 Parmi les 151 phrases préfabriquées qui ont été étudiées, 127 d’entre elles sont 

présentes dans le corpus. Chaque fois, le corpus a dû être examiné très attentivement afin de 

sélectionner les phrases préfabriquées et de ne pas commettre d'erreur de sens, ce qui n'est pas 

une tâche facile compte tenu de la nécessité d'analyser précisément la situation de l'énoncé. 
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En effet, lors de notre analyse nous n’avons pas réussi à trouver toutes les définitions (25 

définitions manquantes) pour des expressions telles que levez la main droite et dites je le jure, 

je vais le dire autrement, je te l'envoie pas dire, il faut te dire merci, dis-moi que c'est une 

farce. Il est possible que certaines expressions ne soient pas d'usage courant, ce qui 

expliquerait la difficulté à trouver leurs définitions. Un autre aspect qui relève de l’ambiguïté 

est le sens des expressions étudiées car la majorité d’entre elles sont polysémiques.  

 

 Les phrases préfabriquées les plus fréquentes dans notre corpus comprennent des 

expressions telles que on dirait, je veux dire, tu veux dire, dis donc, comme tu dis, et bien 

d'autres. Ces phrases font partie du langage courant et sont souvent utilisées dans les 

conversations quotidiennes. Elles permettent aux locuteurs de s'exprimer de manière 

informelle, concise et familière. Étant donné que notre corpus inclut des textes romanesques, 

il est probable que ces expressions soient utilisées pour rendre le dialogue des personnages 

plus authentique et naturel. Cependant, nous avons également observé des exemples 

d'expressions pour lesquelles le nombre d'occurrences est égal à 0 : ça t'arracherait la langue 

de dire merci, tu l'as dit bouffi, si le cœur vous en dit, dis-moi que c'est une farce. Les 

expressions moins courantes peuvent être plus spécifiques à certains contextes ou régions 

linguistiques, ce qui les rend moins fréquentes dans un corpus littéraire général. Il se peut que 

ces expressions soient simplement moins utilisées dans le langage contemporain ou dans le 

genre littéraire spécifique que nous avons étudié. Leur absence dans le corpus pourrait être 

due à leur rareté réelle dans les textes analysés. 

  

 Les résultats montrent une grande diversité de types pragmatiques dans les phrases 

préfabriquées étudiées. Les expressions sont réparties dans les quatre classes : Méta-

énonciatif, Réactif, Situationnel et Rituel (pragmatèmes), avec des types pragmatiques tels 

que Métalinguistique, Méta-conatif, Interactif, Expressif, Évaluatif, Politesse etc. Comme 

nous avons noté certaines expressions préfabriquées appartiennent à plusieurs classes et types 

pragmatiques, ce qui souligne leur flexibilité et leur adaptabilité en fonction du contexte et de 

l'intention communicative. Pour illustrer ce fait, voici un exemple de phrase préfabriquée 

comme tu dis qui peut être classée comme MMet (Méta-énonciatif - Métalinguistique), RInt 

(Réactif - Interactif) et SEval (Situationnel - Évaluatif) selon les éléments qu'elle contient.  
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 Dans notre analyse nous avons sélectionné 30 phrases les plus productives dont la 

fréquence dans le corpus est supérieure à 50 exemples. Sur les 30 phrases présentes, 28 ont 

une la fonction métalinguistique. Après avoir analysé toutes nos phrases, nous sommes arrivés 

à la conclusion que dans les phrases préfabriquées avec le verbe dire, - la fonction 

métalinguistique domine. La classe la moins fréquente s'est avérée la classe: Rituel. Enfin, 

nous avons présenté une analyse approximative de 5 phrases pour présenter le cheminement 

de notre pensée et leur évaluation. 

 Notre travail a contribué à une meilleure compréhension des phrases préfabriquées 

contenant le verbe dire et de leur fonction métalinguistique. Notre analyse quantitative et 

qualitative nous a permis de mettre en évidence certaines particularités et régularités dans 

l'usage de ces expressions. 

 Il est important de souligner que notre étude ne prétend pas épuiser le sujet des phrases 

préfabriquées, mais elle ouvre la voie à de futures recherches. Cependant, nous estimons que 

cette analyse succincte a généré des résultats significatifs. Il serait intéressant d'approfondir 

notre analyse en étudiant un échantillon plus large d'expressions préfabriquées et en utilisant 

des corpus avec une plus grande diversité de données orales. Des études comparatives avec 

d'autres langues pourraient également enrichir notre compréhension de ces expressions. 
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Annexe 1 

 Liste complète des phrases préfabriquée 

Les phrases préfabriquées que nous avons rassemblées sont répertoriées dans le tableau ci-

dessous, avec des informations lexicales et syntaxiques fournies dans les colonnes 

correspondantes. Le 1 tableau contient les informations suivantes : PPI canonique, PPI 

variantes de formes, Sens de dire, Fonction? Métalinguistique ou non?, Étiquette, Source, 

Variante syntaxique, Structure et modalité, Structure générale. Le 2 tableau contient :  PPI 

canonique, Définition 1, Source 1, Définition 2, Source 2, Définition 3, Source 3, Type 

pragmatique, Exemple du corpus. Le troisième tableau, quant à lui, comprend les éléments 

suivants : Expression, Variantes d'expression, Fréquence Phraseorom, Fréquence estimée, 

Formule Phraseorom. 

PPI canonique 
PPI variantes 

de formes 
Sens de dire 

Fonction? 

Métalinguis-

tique ou non? 

Etiquette Source 
Variante 

syntaxique 

Structure et 

modalité 

Structure 

générale 

à qui le dis-tu 
à qui le dites-

vous 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

-- accord Bidaud vous; Interro 

Inter-

ro_partielle

_InvCli 

c’est plus facile à 

dire qu’à faire 

c’est plus facile 

à dire qu’à 

faire 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

--    Declar c'est SADJ 

ça dit bien ce que 

ça veut dire 

ça dit bien ce 

que ça veut 

dire 

Faire connaître par un signe 

(autre que la parole) 
M 

révéla-

tion/évidence 
Bidaud  Declar ça SV 

ça en dit long ça en dit long 
Faire connaître par un signe 

(autre que la parole) 
-- révélation Bidaud  Declar ça SV 

ça me dit quelque 

chose 

ça me dit 

quelque chose 

Faire connaître par un signe 

(autre que la parole) 
-    Declar ça SV 

ça me dit rien 
ça ne me dit 

rien 

Faire connaître par un signe 

(autre que la parole) 
- 

refus/manque 

d'enthousiasme 
Bidaud ne, cela Declar ça SV 

ça me dit rien qui 

vaille 

ça ne me dit 

rien qui vaille\ 

cela ne me dit 

rien qui vaille 

Faire connaître par un signe 

(autre que la parole) 
- 

pressentiment 

négatif 
Bidaud ne, cela Declar ça SV 
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ça t'arracherait la 

langue de dire 

merci 

ça t'arracherait 

la langue de 

dire merci 

Exprimer par le langage, 

oralement ou par écrit 
-- ironique   Interro 

Inter-

ro_totale_S

I 

ça va sans dire 
cela va sans 

dire 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

M évidence Bidaud cela Declar ça SV 

ce que j'en dis ce que j'en dis 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

-- dissociation Bidaud  Declar ce que P 

ce qui est dit est 

dit 

ce qui est dit 

est dit 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

M engagement Bidaud  Declar 
ce qui SV 

SV 

c'est à toi de dire 
c'est à vous de 

dire 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

--   vous Declar 
c'est à 

SVINF 

c'est assez dire c'est assez dire 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

--    Declar 
c'est 

SVINF 

c'est beaucoup 

dire 

c'est beaucoup 

dire 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

M exagération Bidaud  Declar 
c'est 

SVINF 

c'est bien ce que 

je disais 

c'est bien ce 

que je disais 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

M confirmation Bidaud  Declar 
c'est ce que 

P 

c'est celui qui le 

dit qui l'est 

c'est celui qui 

le dit qui l'est \ 

c’est celui qui 

dit qui l’est 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

-    Declar 
c'est celui 

qui P 

c'est dit c'est dit 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

M    Declar c'est Vpp 

c'est dur à dire c'est dur à dire 
Exprimer par le langage, 

oralement ou par écrit 
--    Declar c'est SADJ 

c'est facile à dire 
c'est facile à 

dire 

Exprimer par le langage, 

oralement ou par écrit 
M objection Bidaud  Declar c'est SADJ 

c'est façon de 

dire 
façon de dire 

Exprimer par le langage, 

oralement ou par écrit 
M    Declar c'est SN 

c'est juste pour 

dire 
juste pour dire 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

--    Declar c'est SADJ 
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c'est le cas de le 

dire 

c'est le cas de 

le dire 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

M accord Bidaud  Declar C'est SN 

c'est le moins 

qu'on puisse dire 

c'est le moins 

qu'on puisse 

dire 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

M 
renchérisse-

ment 
Bidaud  Declar C'est SN 

c'est manière de 

dire 

c'est manière 

de dire 

Exprimer par le langage, 

oralement ou par écrit 
M    Declar c'est SN 

c'est moi qui te le 

dis 

c'est moi qui 

vous le dis 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

M 

me-

nace/affirmatio

n 

Bidaud vous Declar c'est SN 

c'est pas des 

choses à dire 

ce n'est pas des 

choses à dire \ 

ce ne sont pas 

des choses à 

dire 

Faire connaître par un signe 

(autre que la parole) 
M   ne Declar 

c'est pas 

SN 

c'est pas dit 
c'est pas dit \ ce 

n'est pas dit 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

-- 
désac-

cord/incertitude 
Bidaud  Declar 

c'est pas 

Vpp 

c'est pas peu dire 
ce n'est pas peu 

dire 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

M 

admira-

tion/étonnemen

t 

Bidaud ne Declar 
c'est 

SVINF 

c'est pas pour 

dire 

ce n'est pas 

pour dire\ça 

n'est pas pour 

dire 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

M 
précaution 

oratoire 
Bidaud ne Declar 

c'est pas 

pour Svinf 

c'est pas une 

chose à dire 

ce n'est pas une 

chose à dire 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

M   ne Declar 
c'est pas 

SN 

c'est peu dire 

c'est peu dire \ 

c'est trop peu 

dire 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

M 
renchérisse-

ment 
Bidaud  Declar 

c'est 

SVINF 

c'est rien de le 

dire 

c'est rien de le 

dire \ ce n'est 

rien de le dire 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

-- superlatif Bidaud  Declar 
c'est 

SVINF 
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c'est te dire c'est vous dire 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

M   vous Declar 
c'est 

SVINF 

c'est toi qui le dis 
c'est vous qui 

le dites 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

-- désaccord Bidaud vous Declar c'est PRON 

c'est tout dire c'est dire 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

--    Declar 
c'est 

SVINF 

c'est trop dire c'est trop dire 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

--    Declar 
c'est 

SVINF 

c'est vite dit c'est vite dit 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

M désaccord Bidaud  Declar c'est Vpp 

comme je te le 

dis 

comme je vous 

le dis 

Exprimer par le langage, 

oralement ou par écrit 
-- confirmation Bidaud vous Declar Conj P 

comme je te dis 
comme je vous 

dis 

Exprimer par le langage, 

oralement ou par écrit 
M   vous Declar Conj P 

comme je te 

disais 

comme je vous 

disais 

Exprimer par le langage, 

oralement ou par écrit 
M   vous Declar Conj P 

comme qui dirait 
comme qui 

dirait 

Exprimer par le langage, 

oralement ou par écrit 
M reformulation Bidaud  Declar autre 

comme tu dis 
comme vous 

dites 

Exprimer par le langage, 

oralement ou par écrit 
M accord Bidaud vous Declar Conj P 

comment dirais-

je 

comment di-

rais-je 

Exprimer par le langage, 

oralement ou par écrit 
M    Interro 

Inter-

ro_partielle

_InvCli 

comment dire comment dire 
Exprimer par le langage, 

oralement ou par écrit 
M    Interro 

Inter-

ro_partielle

_autre 

comment te dire 
comment te 

dire 

Exprimer par le langage, 

oralement ou par écrit 
M    Interro 

Inter-

ro_partielle

_autre 

dis  voir dites voir 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

-- explication Bidaud vous Injonction 
VIMP 

SVINF 

dis donc ! ( 

Interpellation ) 
dites donc ! 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

M   vous Injonction VIMP 

dis donc ! ( 

Expressif ) 
dites donc ! 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

M   vous Injonction VIMP 
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dis-moi merci dis-moi merci 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

M    Injonction VIMP 

dis-moi merde dis-moi merde 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

--    Injonction VIMP SN 

dis-moi que c'est 

une farce 

dis-moi que 

c'est une farce 

Faire connaître par un signe 

(autre que la parole) 
M    Injonction 

VIMP 

Conj P 

disons le mot disons le mot 

Émettre (les sons, les élé-

ments signifiants d'une 

langue) 

M    Injonction VIMP SN 

disons mieux disons mieux 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

M    Injonction VIMP 

disons-le disons-le 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

M 
aveu/reformula

tion 
Bidaud  Injonction VIMP SN 

dis-toi bien une 

chose 

dis-toi bien une 

chose 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

M    Injonction VIMP SN 

entre nous soit 

dit 

entre nous soit 

dit 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

M connivence Bidaud  Autre autre 

il faut bien le 

dire \ il faut le 

dire 

faut bien le dire 

\ faut le dire 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

M renforcement  il declar_Imper 
il faut 

Svinf 

il faut le dire vite faut le dire vite 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

-- désaccord Bidaud il declar_Imper 
il faut 

Svinf 

il faut te dire 

merci 

il faut te dire 

merci 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

--    Interro 
il faut 

Svinf 

il faut te le dire 

en quelle langue 

il faut te le dire 

en quelle 

langue 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

--    Interro 
il faut 

Svinf 

il faut tout te dire 
il faut tout te 

dire 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

--    Interro 
il faut 

Svinf 

il va sans dire il va sans dire 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

--    declar_Imper il SV 
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il y a pas à dire 
il n'y a pas à 

dire 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

-- évidence Bidaud ne declar_Imper 
il y a pas à 

Svinf 

il y a pas grand 

chose à dire 

il n'y a pas 

grand chose à 

dire \ y a pas 

grand chose à 

dire 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

--   ne declar_Imper 
il n'y a  

pas SN 

j'ai dit j'ai dit 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

M autorisation Bidaud  Declar Pro1 SV 

j'ai mon mot à 

dire 

j'ai mon mot à 

dire 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

-- implication Bidaud  Declar Pro1 SV 

j'ai pas dit mon 

dernier mot 

j'ai pas dit mon 

dernier mot 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

-- 
possibilité 

ultérieure 
Bidaud  Declar PRO2 V 

j'allais dire j'allais dire 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

M    Declar Pro1 SV 

j'allais le dire j'allais le dire 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

M    Declar Pro1 SV 

je dis ça je dis 

rien 

je dis ça je dis 

rien\je dis ça je 

ne dis rien 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

M   ne Declar 
Phrase 

complexe 

je dis pas 
je dis pas \ je 

ne dis pas 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

M concession Bidaud ne Declar Pro1 SV 

je disais ça 

comme ça 

je disais ça 

comme ça 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

M minimisation Bidaud  Declar Pro1 SV 

je l'avais bien dit 
je l'avais bien 

dit 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

M    Declar Pro1 SV 

je me disais aussi 

je me disais 

aussi \ je me 

disais 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

M 
révélation/ 

confirmation 
Bidaud  Declar Pro1 SV 

je ne saurais dire 
je ne saurais 

dire 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

M   ne Declar Pro1 SV 

je suis heureux 

de te l'entendre 

dire 

je suis heureux 

de vous l'en-

tendre dire 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

-- accord+ironie Bidaud vous Declar Pro1 SV 

je te dis pas je vous dis pas 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

M 
renchérisse-

ment 
Bidaud vous, ne Declar Pro1 SV 
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je te dis que ça 
je ne vous dis 

que ça 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

M   vous Declar Pro1 SV 

je te l'avais bien 

dit 

je vous l'avais 

bien dit 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

M   vous Declar Pro1 SV 

je te le fais pas 

dire 

je ne vous le 

fais pas dire 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

M   ne, vous Declar Pro1 SV 

je te l'envoie pas 

dire 

je ne te l'envoie 

pas dire \ je ne 

vous l'envoie 

pas dire 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

M   vous Declar Pro1 SV 

je t'en dis pas 

plus 

je ne t'en dis 

pas plus \je ne 

vous en dis pas 

plus 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

M   vous Declar Pro1 SV 

je vais le dire 

autrement 

je vais le dire 

autrement 

Exprimer par le langage, 

oralement ou par écrit 
M    Declar Pro1 SV 

je vais te dire 
je vais vous 

dire 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

M affirmation Bidaud vous Declar Pro1 SV 

je veux dire je veux dire 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

M    Declar Pro1 SV 

je vous dis que 

ça 

je vous dis que 

ça 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

M 
appréciation 

superlative 
Bidaud  Declar Pro1 SV 

la messe est dite 
la messe est 

dite 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

--    Declar SN SV 

le roi dit nous 

voulons 

le roi dit nous 

voulons 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

M    Declar SN SV 

levez la main 

droite et dites je 

le jure 

levez la main 

droite et dites 

je le jure 

Faire connaître par un signe 

(autre que la parole) 
--   vous Injonction VIMP SN 

mettons que je 

n'ai rien dit \ 

admettons que je 

n'ai rien dit 

mettons que j'ai 

rien dit \ ad-

mettons que j'ai 

rien dit 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

M dépit/rétraction Bidaud ne Injonction 
VIMP 

Conj P 

mon petit doigt 

me l'a dit 

mon petit doigt 

me l'a dit 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

--    Declar SN SV 

ne me faites pas 

dire ce que je n'ai 

pas dit 

 me faites pas 

dire ce que j'ai 

pas dit 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

-- rétraction Bidaud ne Injonction 

 

 

VIMP 

SVINF 
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on dira ce qu'on 

voudra mais 

on dira ce 

qu'on voudra 

mais 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

M 

désac-

cord/inéluctabil

ité 

Bidaud  Declar on SV 

on dirait on dirait 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

-- accord Bidaud  Declar on SV 

on dirait pas on ne dirait pas 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

-- doute+ironie Bidaud  Declar on SV 

on dit ça on dit ça 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

M incrédulité Bidaud  Declar on SV 

on lui dira on lui dira 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

M repousser Bidaud  Declar on SV 

on peut le dire on peut le dire 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

M renforcement Bidaud  Declar PRO2 V 

on va dire ça 

comme ça 

on va dire ça 

comme ça 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

M    Declar on SV 

permets-moi de 

te dire 

permettez-moi 

de vous dire 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

M   vous Injonction VIMP SP 

pour le dire en un 

mot 

pour le dire en 

un mot 

Émettre (les sons, les élé-

ments signifiants d'une 

langue) 

M    Declar pour Svinf 

puisque je te le 

dis 

puisque je vous 

le dis \ si je te 

le dis ! 

Exprimer par le langage, 

oralement ou par écrit 
M renforcement Bidaud vous Declar Conj P 

quand je te le 

disais 

quand je vous 

le disais 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

M évidence Bidaud vous Declar Conj P 

que  veux-tu que 

je te dise 

que voulez-

vous que je 

vous dise 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

-- impuissance Bidaud vous Interro 

Inter-

ro_partielle

_InvCli 

que dire que dire 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

--    Interro 

Inter-

ro_partielle

_autre 

que dis-je que dis-je 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

M    Interro 

Inter-

ro_partielle

_InvCli 

que tu dis que vous dites 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

-- 
doute/désaccor

d 
Bidaud vous Injonction autre 

que voulez- vous 

dire 

que veux-tu 

dire 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

M   vous Interro 

Inter-

ro_partielle

_InvCli 
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qu'en dira-t-on qu'en dira-t-on 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

--    Interro 

Inter-

ro_partielle

_InvCli 

qu'en dis-tu qu'en dis-tu 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 
    Interro 

Inter-

ro_partielle

_InvCli 

qu'est-ce à dire qu'est-ce à dire 
Faire connaître par un signe 

(autre que la parole) 
M    Interro 

Inter-

ro_partielle

_InvCli 

qu'est-ce que ça 

veut dire 

qu'est-ce que ça 

veut dire 

Faire connaître par un signe 

(autre que la parole)  protestation Bidaud  Interro 

Inter-

ro_partielle

_ESQ 

qu'est-ce que je 

dis 

qu'est-ce que je 

dis 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

M    Interro 

Inter-

ro_partielle

_ESQ 

qu'est-ce que je 

voulais dire 

qu'est-ce que je 

voulais dire 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

M    Interro 

Inter-

ro_partielle

_ESQ 

qu'est-ce qu'on 

dit 

qu'est-ce qu'on 

dit 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

--    Interro 

Inter-

ro_partielle

_ESQ 

qu'est-ce qu'on 

peut dire 

qu'est-ce qu'on 

peut dire 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

--    Interro 

Inter-

ro_partielle

_ESQ 

si je puis dire si je puis dire 
Exprimer par le langage, 

oralement ou par écrit 
M    Declar Conj P 

si j'ose dire si j'ose dire 
Exprimer par le langage, 

oralement ou par écrit 
M 

précaution 

oratoire 
Bidaud  Declar Conj P 

si le cœur vous 

en dit 

si le cœur vous 

en dit 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

-- 
possibilité/ 

désaccord 
Bidaud  Declar Conj P 

si on m'avait dit 
si on m'avait 

dit 

Exprimer par le langage, 

oralement ou par écrit 
M 

incréduli-

té/étonnement 
Bidaud  Declar Conj P 

si on te demande 

tu diras que tu 

n'en sais rien 

si on te de-

mande tu diras 

que tu n'en sais 

rien 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

M repousser Bidaud ne Declar 
Phrase 

complexe 

si tu le dis si vous le dites 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

M doute Bidaud vous Declar Conj P 

si tu vois ce que 

je veux dire 

si tu vous 

voyez ce que je 

veux dire 

Exprimer par le langage, 

oralement ou par écrit 
M    Declar Conj P 

soit dit en pas-

sant 

soit dit en 

passant 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

M    Autre autre 



 

 

117 

soit dit entre 

nous 

soit dit entre 

nous 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

M    Autre Autre 

soit dit entre 

parenthèses 

soit dit entre 

parenthèses 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

M    Autre Autre 

tiens-toi le pour 

dit 

tenez-vous le 

pour dit 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

M menace Bidaud vous Injonction VIMP SN 

tout est dit tout est dit 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

--    Declar Pro SV 

tu crois pas si 

bien dire 

vous ne croyez 

pas si bien dire 

Exprimer par le langage, 

oralement ou par écrit 
-- 

approba-

tion/confirmati

on 

Bidaud ne, vous Declar Pro2 SV 

tu dis vous dites 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

M 

demande de 

répéti-

tion/étonnemen

t 

Bidaud vous Interro 

Inter-

ro_totale_S

I 

tu l'as dit bouffi 
tu l'as dit, 

bouffi 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

--    Declar Pro2 SV 

tu me dis tu me dis 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

M    Interro 

Inter-

ro_totale_S

I 

tu me disais tu me disais 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

M    Interro 

Inter-

ro_totale_S

I 

tu m'en diras des 

nouvelles 

vous m'en direz 

des nouvelles 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

--   vous Declar Pro2 SV 

tu m'en diras tant 
vous m'en direz 

tant 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

-- 
étonne-

ment/révélation 
Bidaud vous Declar Pro2 SV 

tu peux le dire 
vous pouvez le 

dire 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

-- 

ac-

cord/approbatio

n 

Bidaud vous Declar Pro2 SV 

tu sais pas ce que 

tu dis 

tu ne sais pas 

ce que tu dis \ 

vous ne savez 

pas ce que vous 

dites 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

-- désaccord Bidaud ne, vous Declar Pro2 SV 

tu veux dire 
vous voulez 

dire 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

M 

désac-

cord/reformulat

ion 

Bidaud vous Declar Pro2 SV 

tu veux que je te 

dise 

vous voulez 

que je vous 

dise 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

M 

insis-

tance/reformula

tion 

Bidaud vous Interro 

Inter-

ro_totale_S

I 

tu vois ce que je 

veux dire 

vous voyez ce 

que je veux 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 
M allusion Bidaud vous Interro 

Inter-

ro_totale_S
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dire intentions) par la parole I 

va pas dire n'allez pas dire 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

--   ne, vous Injonction 
VIMP 

SVINF 

voilà qui est dit 

voilà qui est dit 

\ voilà qui est 

bien dit 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

M    Declar autre 

tu m'as dit vous m'avez dit 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

M   vous Interro 

Inter-

ro_totale_S

I 

comme on dit comme on dit 
Exprimer par le langage, 

oralement ou par écrit 
M    Declar Conj P 

cela est bientôt 

dit 

cela est bientôt 

dit 

Faire connaître par un signe 

(autre que la parole) 
M    Declar cela SV 

cela vous plaît à 

dire 

cela vous plaît 

à dire 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

--    Declar cela SV 

soit dit sans vous 

offenser ( fâcher) 

soit dit sans 

t'offenser ( 

fâcher) 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

M    Declar autre 

ce que j'avais pas 

dit 

ce que j'avais 

pas dit 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

M    Declar autre 

qu'on se le dise qu'on se le dise 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

--    Declar autre 

aussitôt dit, 

aussitôt fait 

aussitôt dit, 

aussitôt fait 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

-    Declar autre 

tu n'as qu'à dire 
vous n'avez 

qu'à dire* 

Exprimer, communiquer (la 

pensée, les sentiments, les 

intentions) par la parole 

M    Injonction autre 

 

 

 

PPI cano-

nique 
Définition 1 Source 1 Définition 2 Source 2 Définition 3 

Source 

3 

Type 

prag

ma-

tique 

Exemple du corpus 
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à qui le dis-

tu 

Celui qui parle connaît, 

a éprouvé ce dont il 

s'agit aussi bien que son 

interlocuteur. ( le Ro-

bert) Sens : vous avez 

raison, je le sais par 

expérience. 

Bidaud 

Expression exclamative qu'une 

personne emploie pour confir-

mer et renforcer ce qui vient 

d'être exprimé par un interlocu-

teur, en impliquant qu'elle con-

naît parfaitement la question, 

qu'elle a éprouvé ce dont il s'agit 

(et qu'il était donc inutile de 

solliciter son accord, son appro-

bation). 

Rey, A., 

& Chan-

treau, S. 

Le Ro-

bert 

Diction-

naire des 

expres-

sions et 

locu-

tions. 

Pour confirmer et 

renforcer ce qui vient 

de dire un interlocu-

teur, en marquant 

qu'on sait d'expé-

rience de quoi il parle. 

Ch.Bern

et et P. 

Rézeau, 

Diction-

naire du 

français 

parlé 

Rint 

– Disons... Enfin, je 

ne veux pas être 

médisante et ça reste 

entre nous, toute-

fois... ce n'est pas un 

nerveux, M. Dupin... 

C'est même plutôt 

un grand... flasque.\n 

– On a souvent des 

surprises.\n – À qui 

le dites-vous !\n  Il 

comprit qu'elle 

faisait allusion à sa 

vie privée et un 

sourire détendit son 

visage. 

c’est plus 

facile à dire 

qu’à faire 

Sert à relativiser la 

faisabilité d’une tâche 

après qu'il ait été propo-

sé de l’exécuter 

Wiktion-

naire 

C'est plus facile à dire qu'à faire. 

PROV. Dire et faire sont deux. 

Diction-

naires Le 

Robert - 

Le Petit 

Robert 

de la 

langue 

française 

( sur 

ligne) 

Pour mettre en doute 

la possibilité de réali-

ser un projet - C'est 

pas évident. 

Ch.Bern

et et P. 

Rézeau, 

Diction-

naire du 

français 

parlé 

SEval - 

ça dit bien ce 

que ça veut 

dire 

Se dit d'un fait qui 

révèle nettement des 

présupposés non expri-

més. Sens : c'est net, 

sans ambiguïté. 

Bidaud 

L'expression correspond parfai-

tement à la signification. Que 

veut dire son retard ? Qu'est-ce 

que ça veut dire, cette grimace ? 

 Diction-

naires Le 

Robert - 

Le Petit 

Robert 

de la 

langue 

française 

(sur 

ligne) 

 

 MMet 

  Je le confirme.  On 

va en faire de la 

pâtée.\n      – Tu 

entends ça, Marie-

Jo, de la pâtée.  Ça 

dit bien ce que ça 

veut dire .\n      – 

Exact.  On va leur 

passer l'envie de 

recommencer.  Ils 

vont avoir une sur-

prise. 

ça en dit 

long 

L'expression, synonyme 

de la précédente, peut 

être suivi de l'expansion 

sur ... Elle signifie 

qu'un fait, une attitude 

ou un discours sont 

révélateurs de pensées 

ou sentiments sous-

jacents et le plus sou-

vent dissimulés. 

Bidaud 

Faire connaître, exprimer par un 

signe, une manifestation quel-

conque. Son silence dit beau-

coup, en dit long. 

 Diction-

naires Le 

Robert - 

Le Petit 

Robert 

de la 

langue 

française 

(sur 

ligne) 

  SEval 

  La technologie 

commence toujours 

par être exploitée à 

des fins militaires, 

avant de trouver des 

applications civiles.  

Ça en dit long sur la 

nature profonde de 

l'homme, n'est-ce 

pas ?  »\n 

ça me dit 

quelque 

chose 

(Sens figuré) Évoquer 

quelque chose. 

Wiktion-

naire 

Dire que qch. m'évoque autre 

chose. 

Diction-

naire de 

phrases 

usuelles - 

site de 

Michel 

Martins-

Baltar, 

cher-

cheur 

indépen-

dant. 

  
Sne-

val 

– Le 8 mai de quelle 

année ?\n      – 

1995.  C'est le cin-

quantième anniver-

saire de l'armis-

tice.\n      – De 

l'armistice ?\n      – 

La Seconde Guerre 

mondiale.\n      – 

 Cela  me dit 

quelque chose. 

Hélas, je suis au 

regret de vous révé-
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ler la vérité. 

ça me dit 

rien 

Indiquer qu'une propo-

sition,une invitation ou 

une activité ne suscite 

aucun intérêt et donc la 

locution constitue un 

refus. 

Bidaud je n'en ai pas envie 

Rever-

soDic-

tionnaire 

( sur 

ligne) 

  Seval 

Par intermittence, 

une lumière vive 

illuminait les vitraux 

de l'intérieur, 

comme un flash 

d'appareil pho-

to.\n      – Vous 

connaissez cet en-

droit ?  demanda 

Matt.\n      – Ça ne 

me dit rien , avoua 

Floyd.\n      – Moi je 

l'ai déjà vu en pas-

sant par ici, mais il 

n'y avait pas ces 

lumières, confia 

Amy.\n 

ça me dit 

rien qui 

vaille 

Indication d'une im-

pression négative. Sens: 

cela me paraît louche, 

dangereux. 

Bidaud 
cela me paraît louche, dange-

reux. 

Diction-

naires Le 

Robert - 

Le Petit 

Robert 

de la 

langue 

française 

( sur 

ligne) 

Evaluer négativement 

qch. EN PART. Criti-

quer un acte d'autrui. 

Diction-

naire de 

phrases 

usuelles 

- site de 

Michel 

Martins-

Baltar, 

cher-

cheur 

indé-

pendant. 

Seval 

– Sa soeur jumelle, 

Aurélia, a disparu à 

l'âge de onze ans... 

Début 90.  On n'a 

jamais retrouvé le 

corps.  Un enlève-

ment, sans doute.  

Un crime sexuel, je 

présume...\n      

Fabre soupire, se 

cale dans son fau-

teuil.\n      –  Ça me 

dit rien qui vaille , 

tout ça... On peut 

ressortir ce dossier 

?\n 

ça t'arrache-

rait la langue 

de dire merci 

Critiquer le dest. de ne 

pas remercier. ET Pro-

grammer une réaction 

d'opposition du dest. 

Diction-

naire de 

phrases 

usuelles - 

site de 

Michel 

Martins-

Baltar, 

chercheur 

indépen-

dant. 

    RExp - 
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ça va sans 

dire 

C’est évident, inutile de 

le dire. 

Wiktion-

naire 

sans mentir \ la chose est évi-

dente ; il est inutile d'en parler 

(cf. Cela va de soi). 

TLFI (s. 

sans)\ 

Diction-

naires Le 

Robert - 

Le Petit 

Robert 

de la 

langue 

française 

( sur 

ligne) 

« la chose est évi-

dente; il n'est pas utile 

d'en parler, car tout le 

monde le sait». 

Rey, A., 

& Chan-

treau, S. 

Le 

Robert 

Diction-

naire des 

expres-

sions et 

locu-

tions. 

Mmet

+Rint 

– Je voudrais des 

plats que je n'ai 

jamais mangés.  

Excellents, cela va 

sans dire, annonça le 

seigneur de sa plus 

grosse voix.\n      – 

C'est ce qui m'a été 

expliqué. 

ce que j'en 

dis 

L'expression est utilisée 

lorsqu'une proposition 

ou un conseil ont été 

repoussés ou pour le 

moins n'ont pas été pris 

en considération. Elle 

peut être accompagnée 

d'un sentiment de dépit. 

Bidaud 

( ce que j'en dis ; ce que je t'en 

dis ; ce que je vous en dis 

).Expression désabusée ou 

minimisante qui, dans un dia-

logue, introduit un commentaire 

restrictif ou se substitue à tout 

commentaire. 

Ch.Berne

t et P. 

Rézeau, 

Diction-

naire du 

français 

parlé 

Avoir une opinion, 

être tenté de croire. ➙ 

1. juger, 1. penser. 

Diction-

naires 

Le 

Robert - 

Le Petit 

Robert 

de la 

langue 

française 

( sur 

ligne) 

Rint+

REXp 

Pense à toi, Ibrahim, 

tu n'es pas respon-

sable de la rébellion, 

ce que j'en dis, c'est 

pour toi.  Tiens, 

voilà deux kilos, 

c'est tout ce que je 

peux faire, ma fa-

mille mange aussi, 

bon courage, Ibra-

him, et ne reviens 

pas trop vite, je n'ai 

pas de rizière, ha, ha 

(...) 

ce qui est dit 

est dit 

La parole donnée doit 

être tenue ; l’ordre 

donné ne doit pas être 

discuté. 

Wiktion-

naire 

Formule par laquelle le locuteur 

s'engage à faire ce qu'il avait 

promis; sens : ce qui est conve-

nu, décidé, aura lieu. 

Bidaud 
c'est convenu, enten-

du. 

Diction-

naires 

Le 

Robert - 

Le Petit 

Robert 

de la 

langue 

française 

( sur 

ligne) 

MMet - 

c'est à toi de 

dire 

Parler, annoncer, dans 

un jeu de cartes. 

Diction-

naires Le 

Robert - Le 

Petit Ro-

bert de la 

langue 

française 

(sur ligne) 

    
Mcon

+Rint 
- 

c'est assez 

dire 
      SEval 

Même toutes les 

écaillures mises à la 

panne, l'engin se 

mettrait à tournoyer, 

sous la seule force 

du vent sur les pa-

rois, creusant un 

vortex où il s'enfon-

cerait irrémédiable-

ment.\n   C'est assez 

dire le respect dont 

sont entourés les 

maîtres de la mer. 
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c'est beau-

coup dire 

Beaucoup indique ici 

une amplification, une 

exagération. ( Littré) 

L'expression est utilisée 

pour exprimer un dé-

saccord devant une ideé 

qu'on ne partage pas 

complètement; elle 

précède souvent l'intro-

duction d'une atténua-

tion 

Bidaud 
Dans cette loc., beaucoup glisse 

vers le sens de trop 

Tlfi ( s. 

beaucoup 

) 

c'est exagéré. 

Diction-

naires 

Le 

Robert - 

Le Petit 

Robert 

de la 

langue 

française 

( sur 

ligne) 

Mmet

+Rint 

– Alors, Adriana a 

du sang Varela 

?\n      – Du sang, 

c'est beaucoup dire , 

mais elle a des rêves 

et de l'appétit.\n 

c'est bien ce 

que je disais 

Le locuteur constate 

qu'il avait évalué cor-

rectement la situation. 

Bidaud     

Mmet

+Sev

al 

– Ma grève est donc 

une bonne chose. 

 C'est bien ce que je 

disais : personne ne 

m'aime.\n 

c'est celui 

qui le dit qui 

l'est 

Variante de c’est celui 

qui dit qui l’est - (Lan-

gage enfantin) L’insulte 

que tu m’as adressée 

s’applique à toi. 

Wiktion-

naire 
    

Rint+

Seval 

Il a plein de défauts 

mais le pire c'est sa 

manie des proverbes 

et des citations à la 

con, si tu veux mon 

avis.\n      – « C'est 

celui qui le dit qui 

l'est », riposte l'inté-

ressé puis il se racle 

la gorge bruyam-

ment et crache par 

terre.\n 

c'est dit 

(Fam.) N’en parlons 

plus, c’est une chose 

convenue, conclue, 

décidée. 

Wiktion-

naire 

Décider, convenir de (qqch.) - 

c'est convenu, entendu. 

Diction-

naires Le 

Robert - 

Le Petit 

Robert 

de la 

langue 

française 

(sur 

ligne) 

  
Mmet

+Rint 

Sans quitter le roi 

des yeux, j'incline 

légèrement la tête 

vers le barde, et je 

persiffle à mi-voix 

:        « Eh bien 

voilà, c'est dit .  Tu 

dois être content, 

Albios. 

c'est dur à 

dire 

Introduire une informa-

tion de valeur négative. 

Diction-

naire de 

phrases 

usuelles - 

site de 

Michel 

Martins-

Baltar, 

chercheur 

indépen-

dant. 

    Seval 

– Il vous faut discu-

ter de ce sujet avec 

le gérant, monsieur 

Blick, pas avec 

nous. C'est dur à dire 

, mais vous devez 

comprendre que 

nous ne sommes pas 

là pour vous aider ; 

seulement pour 

établir le degré de 

vos manquements et 

de vos éventuelles 

fraudes.\n 

c'est facile à 

dire 

Tournure elliptique, 

l'expansion sous-

entendue étant:  ... mais 

ce n'est pas facile à 

faire. L'expression 

implique la présence 

d'une difficulté. 

Bidaud Pour marquer la désapprobation TLFI   Seval 

  Je croyais que 

c'était de l'histoire 

ancienne, oubliée 

!\n      – Oubliée ?  

C'est facile à dire ... 

Mais non, de toute 

façon, ce n'est pas 

du tout ça.\n 
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c'est façon 

de dire 

Manière dont on 

s’exprime. 

Wiktion-

naire 
    MMet 

Chaque fois vous 

vous bornez à télé-

phoner à M lle 

Octobre que vous ne 

pouvez pas venir 

parce que vos 

chattes se disputent, 

façon de dire , pas-

sez-moi le mot, 

qu'on se contrefiche 

de son service. 

c'est juste 

pour dire 

Pour annoncer qu'on 

sera bref. Utilisé aussi 

pour signifier «en faible 

quantité, très peu», 

notamment en parlant 

d'une consommation ( « 

Un peu de whisky? - 

Juste pour dire»). 

Ch.Bernet 

et P. Ré-

zeau, Dic-

tionnaire 

du français 

parlé 

    Mmet 

La tentation de 

reprendre la parole 

m'étreint parfois, 

juste pour dire : Il 

fait beau, il pleut 

encore, un truc 

inutile pour être 

aimable, pour que le 

passé me laisse en 

paix et que tout se 

calme en moi, enfin. 

c'est le cas 

de le dire 

Fam. Souligne un jeu de 

mots, l'opportunité 

d'une déclaration, d'une 

affirmation 

TLFI 

Formule par laquelle le locuteur 

exprime son accord total avec ce 

qui vient d'être énoncé en indi-

quant que l'interlocuteur était en 

dessous de la vérité. 

Bidaud 

Pour indiquer un jeu 

de mots avec la situa-

tion. 

Wik-

tionnaire 

Mmet

+Rint 

– C'est à peine 

croyable, fait 

l'industriel.\n      – 

C'est pourtant vrai.  

Saignant vrai.  C'est 

le cas de le dire!  Ils 

lui ont foutu une 

vertouillée et il en 

est mort, mon 

pauvre gone.  C'était 

pas une ringue, pas 

une mauviette, vous 

le savez.\n 

c'est le 

moins qu'on 

puisse dire 

Indication que ce qui 

vient d’être dit est un 

euphémisme.\(renforce 

ce qui vient d'être dit). 

Wiktion-

naire\Dicti

onnaires Le 

Robert - Le 

Petit Ro-

bert de la 

langue 

française ( 

sur ligne) 

Pour renforcer ce qui vient 

d'être énoncé en indiquant que 

l'interlocuteur était en dessous 

de la vérité. 

Bidaud 

Dans un dialogue, 

pour marquer, de 

façon euphémique et 

parfois ironique, son 

accord avec ce qui 

vient d'être dit. 

Ch.Bern

et et P. 

Rézeau, 

Diction-

naire du 

français 

parlé 

Mmet

+Rint 

Je sais que nous 

avons subi d'impor-

tantes pertes ces 

dernières lunes, 

mais...\n      – c'est le 

moins qu'on puisse 

dire, commenta 

Johan, froidement.\n 
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c'est manière 

de dire 
      MMet 

« C'est toujours 

comme ça, disait sa 

mère, incapable de 

t'organiser !  Ce que 

tu peux être impré-

voyant, mon pauvre 

garçon... » Et elle 

levait les yeux au 

plafond pour prendre 

Dieu à témoin.  

Devant son nouveau 

mari  C'était manière 

de dire , ils n'étaient 

pas mariés, mais 

Mme Maillard ra-

menait tout à la 

normale), elle se 

plaignait davantage 

de son fils. 

c'est moi qui 

te le dis 

L'expression s'emploie 

pour renforcer une 

affirmation en y ajou-

tant une implication 

personnelle. Sens : je 

me porte garant de ce 

que je dis.L'expression - 

accompagnée d'une 

intonation particulière - 

exprime souvent une 

idée de menace ou de 

décision ferme et irré-

vocable. 

Bidaud 

Renforce une affirmation, en 

assumant avec force la respon-

sabilité de l'énonciateur. 

Rey, A., 

& Chan-

treau, S. 

Le Ro-

bert 

Diction-

naire des 

expres-

sions et 

locu-

tions. 

Fam. s'emploie pour 

renforcer une affirma-

tion. 

Diction-

naires 

Le 

Robert - 

Le Petit 

Robert 

de la 

langue 

française 

(sur 

ligne) 

Mcon

+Rint 

– Ils attendent qu'on 

sorte !  s'écria Xir-

cis.  Et on va leur 

botter les fesses ! 

 c'est moi qui vous le 

dis !\n     Le jeune 

vicomte frappa ses 

poings l'un contre 

l'autre, pressé d'en 

découdre.\n 

c'est pas des 

choses à dire 

Critiquer une assertion 

d'autrui pour son conte-

nu de valeur négative. 

Diction-

naire de 

phrases 

usuelles - 

site de 

Michel 

Martins-

Baltar, 

chercheur 

indépen-

dant. 

    
MNe

g 

 – S'ils disent vrai, 

c'est leur hiérarchie 

qui est en faute.\n      

L'adjudant fronce les 

sourcils.\n      – C'est 

pas des choses à dire 

!  Vous devriez faire 

attention à vos pa-

roles.  On voit bien 

que vous venez de 

l'arrière !\n 

c'est pas dit 

Formule qui signifie un 

désaccord ou un doute 

sur l'issue d'une affaire. 

Sens: il n'est pas sûr 

que les choses se passe-

ront de cette façon. 

Bidaud 
Contester une assertion OU 

Infirmer une question totale. 

Diction-

naire de 

phrases 

usuelles - 

site de 

Michel 

Martins-

Baltar, 

cher-

cheur 

indépen-

dant. 

  
Rexp

+Rint 

   – Avec ma jambe 

qui traîne, c'est 

foutu.  File, je te dis 

!  C'est pas des gens 

qui tirent !\n      – 

Ça, mon garçon, 

c'est pas dit !  » 

menaça Mme Paim-

boeuf, fixant Charlot 

dans les yeux.\n 
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c'est pas peu 

dire 

Ce qui est dit est plei-

nement significatif\ 

Exiger beaucoup pour 

obtenir peu : c'est dire 

beaucoup, sans exagéra-

tion. 

TLFI (s.v. 

PEU) \  

Diction-

naires Le 

Robert - Le 

Petit Ro-

bert de la 

langue 

française ( 

sur ligne) 

Cette litote permet d'exprimer 

un haut degré et le plus souvent 

un sentiment d'admiration par-

fois mêlé d'étonnement. Sens : 

c'est beaucoup. 

Bidaud Peu. 

Rey, A., 

& Chan-

treau, S. 

Le 

Robert 

Diction-

naire des 

expres-

sions et 

locu-

tions. 

Mmet

+Sev

al 

- 

c'est pas 

pour dire 

Ce n'est pas pour le 

plaisir de parler que je 

dis que, c'est sincère-

ment que je dis que... \ 

Fam.(renforce ce qui 

suit) 

TLFI ( s.v 

POUR) \ 

Diction-

naires Le 

Robert - Le 

Petit Ro-

bert de la 

langue 

française ( 

sur ligne) 

Sorte d'antiphrase qui consiste à 

dire ce que l'on déclare ne pas 

vouloir dire, ce qui justifie une 

expansion fréquente introduite 

par mais...; il peut s'agir de 

fausse modestie, d'une opinion 

négative ou d'une critique. 

Bidaud 

S'emploie pour intro-

duire une assertion 

qu'on prétend faire à 

contreoeur et non par 

plaisir de parler( 

formule de fausse 

modestie, de médi-

sance hypocrite, etc.) 

Rey, A., 

& Chan-

treau, S. 

Le 

Robert 

Diction-

naire des 

expres-

sions et 

locu-

tions. 

Mmet

+Sev

al 

- 

c'est pas une 

chose à dire 

il vaudrait mieux ne pas 

en parler. 

Diction-

naires Le 

Robert - Le 

Petit Ro-

bert de la 

langue 

française ( 

sur ligne) 

Critiquer une assertion d'autrui 

pour son contenu de valeur 

négative. 

Diction-

naire de 

phrases 

usuelles - 

site de 

Michel 

Martins-

Baltar, 

cher-

cheur 

indépen-

dant. 

  

Mmet

+Sev

al 

Pourquoi ne m'avez-

vous pas emmenée 

avec vous ?  cria-t-

elle, une nuit.  En 

dedans.  Ce n'est pas 

une chose à dire . 

 Ce ne fut qu'une 

pensée fulgurante, 

aussitôt enterrée.  

Qu'est-ce qu'elle 

voulait donc ?\n 

c'est peu dire 

L'expression indique 

que le jugement ou 

l'opinion qui vient d'être 

émise est bien en deça 

de la vérité. Sens : c'est 

beaucoup plus que ça. 

Bidaud 

C'est (trop) peu dire - Les mots 

sont insuffisants, insuffisam-

ment forts pour décrire quelque 

chose. 

TLFI ( s. 

peu) 

Approuver fortement 

une assertion OU 

Confirmer fortement 

une question totale. 

Diction-

naire de 

phrases 

usuelles 

- site de 

Michel 

Martins-

Baltar, 

cher-

cheur 

indé-

pendant. 

Mmet

+Rint 

    Elle ne semble 

pas souffrir de la 

difficulté de l'ap-

prentissage, c'est peu 

dire .  Quand elle 

vient s'asseoir à côté 

d'Édith pour lui faire 

savoir qu'elle est 

prête à travailler 

avec elle, ce qui ne 

se produit pas 

chaque fois, loin s'en 

faut, elle est déten-

due. 

c'est rien de 

le dire 

(Fam.) Formule rhéto-

rique d’insistance. 

Wiktion-

naire 

(Fam.) Forme tronquée de: c'est 

rien de le dire ( il faut le voir) 

pour exprimer que le fait en 

question est tellement extraordi-

naire qu'il doit être vu, qu'il faut 

s'en rendre compte soi-même. 

Bidaud   
Mmet

+Rint 

  C'est vrai qu'elles 

sont belles, les 

calanques.  Ce n'est 

rien de le dire , il 

faut venir les voir.  

Mais on ne peut y 

accéder qu'à pied, ou 

en bateau. 
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c'est te dire       

Mmet

+Sev

al 

  Elle nous a telle-

ment exaspérées qu'à 

un moment donné, 

on a failli lui faire 

passer un mot en 

plein cours de tech-

no, c'est vous dire 

...\n      – Gardez-

vous-en bien, mal-

heureuses ! 

c'est toi qui 

le dis 

Le locuteur exprime 

ainsi son désaccord 

total et se dissocie de ce 

qui vient d'être dit, 

dégage sa responsabilité 

et la laisse entièrement 

à celui qui a prononcé 

l'affirmation. 

Bidaud 

Pour marquer son désaccord, 

son incrédulité face à un interlo-

cuteur. 

Ch.Berne

t et P. 

Rézeau, 

Diction-

naire du 

français 

parlé 

: je ne suis pas de 

votre avis. 

 Dic-

tion-

naires 

Le 

Robert - 

Le Petit 

Robert 

de la 

langue 

française 

( sur 

ligne) 

Mmet

+Rint 

    – Curieux bon-

homme, n'est-ce pas 

?  Mais s'il pense 

que tu peux, c'est 

que tu peux.\n      – 

Ça, c'est toi qui le 

dis, s'insurgea Ella-

na.\n      – Oui, et 

c'est moi également 

qui disais que tu 

n'avais aucune rai-

son d'avoir peur de 

lui.  Me suis-je 

trompée ?\n 

c'est tout dire 

S’emploie pour signi-

fier qu’il n’y a rien de 

ce qu’on pense qui ne 

soit pas renfermé dans 

ce qu’on va dire 

Wiktion-

naire 

Ajouté à un terme (nom, syn-

tagme), implique toutes les 

conséquences attachées à son 

sens. 

Rey, A., 

& Chan-

treau, S. 

Le Ro-

bert 

Diction-

naire des 

expres-

sions et 

locu-

tions. 

: il n'y a rien à ajouter. 

Diction-

naires 

Le 

Robert - 

Le Petit 

Robert 

de la 

langue 

française 

(sur 

ligne) 

Mmet

+Rint 

  – Tant mieux pour 

vous.  Mais méfiez-

vous quand même 

de ses colères.  Il a 

le caractère de 

Jaouën, c'est tout 

dire ...\n      Ponc-

tuant sa déclaration 

d'un petit rire, il 

tenta une première 

approche.\n 

c'est trop 

dire 

Contester une assertion 

représentative ou éva-

luative quantifiable. 

Diction-

naire de 

phrases 

usuelles - 

site de 

Michel 

Martins-

Baltar, 

chercheur 

indépen-

dant. 

    

Mmet

+Sev

al 

Mais un certain 

équilibre, souvent 

remis en cause et 

tout aussitôt retrou-

vé, entre le goût du 

plaisir, le besoin 

d'aimer et d'être 

aimé, la surveillance 

des abrupts de 

chaque côté du 

chemin dur, où va 

rôder le joueur.  Je 

ne chassais pas, c'est 

trop dire !  Et la 

chasse épuise le 

chasseur.  Je guet-

tais. 

c'est vite dit 

(Fam.) C’est difficile, 

c’est plus facile à dire 

qu’à faire. 

Wiktion-

naire 

Expression utilisée pour signi-

fier que ce qui vient d'être af-

firmé est contestable, que 

l'interlocuteur n'a pas réfléchi 

suffisamment. 

Bidaud   
Mmet

+Rint 

    Le roi eut un rire 

sonore, un gros rire 

de soldat.\n      - 

Triste, triste, c'est 

vite dit ... Si tu 

connaissais le frère, 

tu préférerais encore 

celui-là !\n 



 

 

127 

comme je te 

le dis 

Utilisé pour renforcer 

une affirmation devant 

un interlocuteur qui 

exprime de la surprise, 

voire de l'incrédulité. 

Bidaud 

«Parfaitement! C'est exact ! Je 

n'invente rien! » Pour confirmer 

une affirmation qui surprend 

l'interlocuteur. 

Ch.Berne

t et P. 

Rézeau, 

Diction-

naire du 

français 

parlé 

  
Mmet

+Rint 

Et le croiras-tu, voilà 

que la Lune lui a 

répondu !  comme je 

te le dis ... J'ai cru 

qu'un démon vicieux 

me faisait une 

blague, une de ces 

saletés de bestiole 

qu'ils ont par ici, tu 

sais, le Blaireau ou 

bien le Castor, parce 

qu'il arrive des fois 

qu'ils viennent chas-

ser du côté de mes 

marais. 

comme je te 

dis 
      

Mmet

+Rint 

– Je regarde ce qui 

se passe.  Et le 

deuxième prénom 

d'Obama, vous le 

connaissez ?  C'est 

Hussein.  Ouais, 

comme je vous dis .  

Vous le saviez, ça ?  

Comme Saddam.\n 

comme je te 

disais 
      

 

 

MMet 

  Et Julie se nichait 

au creux de mes 

bras.\n      – Je suis 

désolée.  Comme je 

te disais , j'ai une 

famille plutôt diffi-

cile.  Ça a tendance 

à me rendre un peu 

morose. 

comme qui 

dirait 

Expression qui permet 

de formuler et préciser 

une pensée ou encore 

de prendre des précau-

tions, un certain recul 

par rapport à ce qu'on 

déclare. 

Bidaud 
FAM. Comme qui dirait : en 

quelque sorte, comme. 

 Diction-

naires Le 

Robert - 

Le Petit 

Robert 

de la 

langue 

française 

(sur 

ligne) 

  MMet 

« Eh ben, ça !  Heu-

reux de rencontrer 

enfin la célébrité du 

quartier, comme qui 

dirait !  Quand je 

raconterai ça à mes 

petits !\n 

comme tu 

dis 

Pour indiquer qu'on 

partage l'opinion de 

l'interlocuteur. 

Bidaud 

Approuver une assertion repré-

sentative, évaluative ou pro-

grammative OU Confirmer une 

question totale représentative, 

évaluative ou programmative. 

Diction-

naire de 

phrases 

usuelles - 

site de 

Michel 

Martins-

Baltar, 

cher-

cheur 

indépen-

dant. 

  

Mmet

+Rint

+Sev

al 

Alors, le souvenir de 

la nuit de débauche 

partagée avec le 

héros Noir et La 

Malegria lui revint à 

l'esprit.  Dans ses 

moindres dé-

tails.\n      – comme 

tu dis , l'ami.  J'igno-

rais tout ce qu'on 

pouvait faire avec 

des chaînes et même 

un boulet...\n 
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comment 

dirais-je 

S'emploie en incise, soit 

pour indiquer la re-

cherche d'un terme 

adéquat, soit  ( par 

figure rhétorique) pour 

présenter un terme, une 

expression que l'on ne 

risque qu'avec précau-

tion. Dans ce cas, cette 

tournure sert à distan-

cier l'énonciateur de son 

énoncé et équivaut à 

peu près pour le sens à 

pour ainsi dire ou 

comme qui dirait. 

Rey, A., & 

Chantreau, 

S. Le Ro-

bert Dic-

tionnaire 

des expres-

sions et 

locutions. 

Marquer une difficulté à formu-

ler qch. 

Diction-

naire de 

phrases 

usuelles - 

site de 

Michel 

Martins-

Baltar, 

cher-

cheur 

indépen-

dant. 

  MMet 

Sur toute la sphère 

terrestre, qui paraît 

si énorme à certains 

tandis que d'autres 

affectent de la trou-

ver plutôt plus petite 

qu'un grain de séne-

vé. , il n'y avait pas 

un endroit où il pût – 

comment dirais-je ? 

 – , où il pût se 

retirer.\n 

comment 

dire 

De quelle manière ; par 

quel moyen. Comment 

dire ? (pour qu'on me 

comprenne). 

Diction-

naires Le 

Robert - Le 

Petit Ro-

bert de la 

langue 

française 

(sur ligne) 

Marquer une difficulté à formu-

ler qch. 

Diction-

naire de 

phrases 

usuelles - 

site de 

Michel 

Martins-

Baltar, 

cher-

cheur 

indépen-

dant. 

  MMet 

   – Étrange, dis-tu ?  

En quoi est-elle 

étrange ?\n      – Elle 

est...  comment dire 

... très belle. 

comment te 

dire 
      

Mmet

+Sev

al 

   – Oranie... Et tu 

l'épouses quand, 

celle-là ?\n      – 

Cette fois, c'est 

différent !  Elle est... 

comment te dire?  Il 

faut la voir pour 

comprendre.\n 

dis voir 

Formule vraisembla-

blement elliptique : dis 

( pour) voir, pour relan-

cer l'échange, demander 

une précision, un com-

plément d'information. 

Bidaud     Mcon 

Il paraît d'abord 

surpris, puis dépas-

sé, puis la clarté de 

sa joie explose: – Je 

sais!  Enfin je crois.  

– Dis voir !  – Devi-

nez!\n 

dis donc ! ( 

Interpella-

tion ) 

Locution pour attirer 

l’attention de la per-

sonne à qui on s’adresse 

(que l’on tu-

toie)\Locution pour 

attirer l’attention de 

plusieurs personnes (ou 

d’une personne qu’on 

vouvoie) à qui on 

s’adresse. 

Wiktion-

naire 

L'expression peut recouvrir 

plusieurs rôles, selon l'intona-

tion : Elle sert à héler, interpel-

ler quelqu'un, éventuellement de 

façon brusque, voire agressive, ( 

on utilise la deuxième personne 

du pluriel pour les personnes 

qu'on vouvoie). Elle est utilisée 

comme commentaire de surprise 

ou d'appréciation - admirative 

ou non - ( dans ce cas, la deu-

xième personne du pluriel est 

plus rare). Elle peut aussi être 

une simple interjection. 

Bidaud 

À l'impératif, comme 

interjection, pour 

renforcer une ques-

tion. 

Diction-

naires 

Le 

Robert - 

Le Petit 

Robert 

de la 

langue 

française 

(sur 

ligne) 

MCo

n 

Figure-toi qu'elle 

ronfle à en faire 

trembler les cloi-

sons...\n      – Dis 

donc , toi !  rétorqua 

la magicienne.  

Veux-tu que je te 

réduise en poudre, 

pour t'apprendre la 

politesse ?\n 
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dis donc ! ( 

Expressif ) 

Locution pour attirer 

l’attention de la per-

sonne à qui on s’adresse 

(que l’on tu-

toie)\Locution pour 

attirer l’attention de 

plusieurs personnes (ou 

d’une personne qu’on 

vouvoie) à qui on 

s’adresse. 

Wiktion-

naire 

L'expression peut recouvrir 

plusieurs rôles, selon l'intona-

tion : Elle sert à héler, interpel-

ler quelqu'un, éventuellement de 

façon brusque, voire agressive, ( 

on utilise la deuxième personne 

du pluriel pour les personnes 

qu'on vouvoie). Elle est utilisée 

comme commentaire de surprise 

ou d'appréciation - admirative 

ou non - ( dans ce cas, la deu-

xième personne du pluriel est 

plus rare). Elle peut aussi être 

une simple interjection. 

Bidaud 

À l'impératif, comme 

interjection, pour 

renforcer une ques-

tion. 

Diction-

naires 

Le 

Robert - 

Le Petit 

Robert 

de la 

langue 

française 

(sur 

ligne) 

Rexp 

J'existe vraiment, on 

me respecte pour ce 

que je suis.\n      

Tania émit un long 

sifflement admira-

tif.\n      – Dis donc , 

t'en as fait du che-

min !\n      – J'ai 

surtout compris que 

l'essentiel n'était pas 

de trouver comment 

vivre tous les jours, 

mais de savoir tous 

les jours pourquoi 

on vit.\n 

dis-moi 

merci 
      

Mmet

+Sev

al 

   – T'AS MAL , 

HEIN ?  C'EST 

POUR ÇA QUE TU 

M'AS SUIVI .  DIS-

MOI MERCI .\n      

Je baisse la tête et je 

le remercie.  À voix 

basse. 

dis-moi 

merde 

Dire merde à quelqu'un 

 -  Souhaiter bonne 

chance à quelqu'un, 

avant un examen, un 

entretien, etc. 

L'Inter-

naute - 

Expres-

sions de la 

langue 

française 

je te dis merde! - je te souhaite 

bonne chance : [Fam.] pour 

certains, souhaiter bonne chance 

porte malheur, alors ils disent 

"merde" pour une épreuve, un 

examen ... 

Rever-

soDic-

tionnaire 

(sur 

ligne) 

  

Mmet

+Sev

al 

Je t'ai appelé parce 

que je n'ai personne 

à qui parler!  C'est 

fou, une ville pa-

reille, et personne! 

... Je t'em-

brasse.\n      « Dis-

moi merde, Mike!  

Dis- moi merde !  

Tu seras peut-être le 

dernier à qui j'aurai 

parlé...\n 

dis-moi que 

c'est une 

farce 

      

Mmet

+Sev

al 

0 

disons le mot 

S'emploie en incise 

pour annoncer un 

terme. Alors que com-

ment dirais-je ? et pour 

ainsi dire connotent 

l'hésitation, que pour 

mieux dire introduit un 

terme plus adéquat que 

le précédent, disons le 

mot précise le caractère 

lexical du signe linguis-

tique annoncé et insiste 

sur son adéquation 

absolue ( le mot) en 

suggérant une réticence 

antérieure ( « le mot» 

étant dur, cruel, gros-

sier). 

 

Rey, A., & 

Chantreau, 

S. Le Ro-

bert Dic-

tionnaire 

des expres-

sions et 

locutions. 

Renforcer un acte d' assertion. 

Diction-

naire de 

phrases 

usuelles - 

site de 

Michel 

Martins-

Baltar, 

cher-

cheur 

indépen-

dant. 

  

Mmet

+Sev

al 

Furieux, il fit une 

sortie éloquente ; et 

il conclut :        – Si 

j'avais séduit ta 

cousine, disons le 

mot , violenté cette 

jeune fille, car c'est 

user de violence que 

d'abuser de la loyale 

confiance d'une 

femme, on m'aurait 

méprisé. 
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disons mieux       

Mmet

+Sev

al 

Mais le fond de 

l'affaire, n'est-ce pas 

plutôt le choix d'une 

vie fruste, dépouil-

lée, solitaire, ano-

nyme, dans la fierté 

d'être autre, de 

n'appartenir qu'à soi-

même et à la nature.  

disons mieux : à 

l'église verte.\n 

disons-le 

Le Dictionnaire de 

l'Académ ie signale que 

disons-le s'emploie 

souvent lorsqu'on va 

dire quelque vérité dure 

et fâcheuse, mais qu'on 

ne peut se résoudre à le 

taire. Disons-le:ces 

mesures violentes ne 

peuvent qu'aigrir les 

esprits; l'expression est 

dont utilisée pour ac-

compagner une affirma-

tion qui ne paraît pas 

évidente de prime abord 

ou une vérité qui n'est 

pas particulièrement 

agréable à entendre. 

Sens: osons le dire, 

n'ayons pas peur de 

l'affirmer. 

Bidaud     Mmet 

Et même alors, il 

faut avoir assez de 

patience et... d'intel-

ligence, disons-le , 

pour apprendre à la 

contrôler et à l'utili-

ser.\n 

dis-toi bien 

une chose 

Renforcer un acte 

d'information. 

Diction-

naire de 

phrases 

usuelles - 

site de 

Michel 

Martins-

Baltar, 

chercheur 

indépen-

dant. 

    

Mmet

+Sev

al 

Par chance, il n'im-

portait guère que 

l'on fût parfaitement 

à jeun pour constater 

une pareille évi-

dence, tant de clarté 

n'aurait su vous 

échapper, aussi 

schlass que vous 

eussiez pu 

l'être.\n      – dis-toi 

bien une chose , 

Hermann..., c'est 

important de vérifier 

qu'une fille ait un 

peu d'humour..., 

enfin, c'est important 

pour la suite.\n 

entre nous 

soit dit 

Que cela ne soit pas 

redit à d’autres. Sou-

vent utilisé plus bana-

lement, comme soit dit 

entre parenthèses ou 

soit dit en passant 

Wiktion-

naire 

Pour marquer une complicité et 

le fait que ce qui est dit ne doit 

pas être répété ou ébruité. 

Bidaud 

Soit dit en passant (cf. 

Par parenthèse). Entre 

nous soit dit : confi-

dentiellement. 

Diction-

naires 

Le 

Robert - 

Le Petit 

Robert 

de la 

langue 

française 

(sur 

ligne) 

Mmet

+Sev

al 

Pour les petits dos-

siers, passe encore... 

mais je ne peux lui 

déléguer les grosses 

affaires, elle manque 

par trop de bouteille. 

 Elle n'est pas très 

fiable, entre nous 

soit dit .  J'espère 

que Pierre Robin 

reviendra très rapi-
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dement m'épauler 

ici... 

il faut bien le 

dire \ il faut 

le dire 

Tic de langage, expres-

sion à charge séman-

tique faible, souvent 

intercalée dans le dis-

cours par certains locu-

teurs. 

Bidaud Renforcer un acte d' assertion. 

Diction-

naire de 

phrases 

usuelles - 

site de 

Michel 

Martins-

Baltar, 

cher-

cheur 

indépen-

dant. 

  Mmet 

Nos efforts pour 

établir un ponton, 

s'ils n'ont tout 

d'abord pas été 

couronnés de succès, 

il faut bien le dire , 

commencent à porter 

leurs fruits. Las de 

tenter de construire 

un quai flottant, 

notre maître char-

pentier ici présent a 

proposé de percer 

des trous dans la 

falaise pour y enga-

ger les madriers. 

il faut le dire 

vite 

Formule de désaccord 

total ou parciel. Le 

discours sous-jacent est 

le suivant: si on parle 

vite, on n'a pas le temps 

de réfléchir et on risque 

de se tromper, après 

réflexion, on peut chan-

ger d'avis. 

Bidaud 
Expression indiquant le désac-

cord avec ce qui vient d’être dit. 

Wiktion-

naire 
  

Mmdi

scour

s+Rin

t 

Sauf que ça m'avait 

poché l'oeil pour de 

bon.  Tandis que là, 

c'est trois fois 

rien...\n– Trois fois 

rien, il faut le dire 

vite !  Tu as le des-

sus de l'oeil violet 

foncé et tout gonflé, 

comme un gros 

pruneau...\n 

il faut te dire 

merci 
      

Mmet

+Sev

al 

- 

il faut te le 

dire en 

quelle langue 

      

Mmet

+Sev

al 

– Un Lige doit 

savoir choisir ses 

combats, Cel-

lendhyll, non pas se 

jeter inconsidéré-

ment au coeur du 

danger, il faut te le 

dire en quelle langue 

?  Tu sembles ou-

blier ce qui s'est 

produit au hangar 

des Brise-Crânes... 

moi, je sais à présent 

que Vargh a l'avan-

tage, de plus il dis-

pose d'assez 

d'hommes pour te 

mettre en échec et 

j'estime que c'est 
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trop risqué pour toi. 

il faut tout te 

dire 
      

Mmet

+Sev

al 

– Étrange sentiment 

chez une native du 

plat pays !  Allons, 

allons, Jeannette, 

cette anguille-là en 

cache une autre : 

montre-moi la se-

conde.\n– Monsieur 

le Comte, puisqu'il 

faut tout vous dire , 

si je demeure à 

Orbieu, qui marie-

rai-je ?  Un manant 

de chaumine, 

comme mon père, 

borné et brutal, de 

qui j'ai reçu en mes 

enfances plus de 

battures et frappe-

ments que de croû-

tons. 

il va sans 

dire 

Avoir dans l'esprit sans 

dire expressément, 

laisser entendre. ➙ 

suggérer. 

Diction-

naires Le 

Robert - Le 

Petit Ro-

bert de la 

langue 

française 

(sur ligne) 

Il est évident. 
Wiktion-

naire 
  

Mmet

+Sev

al 

 – J'ai vu Georges, il 

y a quelques mois, à 

New York.  L'état du 

monde nous préoc-

cupe énormément, il 

va sans dire ... Plus 

que jamais, nous 

devons rester vigi-

lants... Ayons tou-

jours à l'esprit que 

nous sommes les 

gardiens de certaines 

valeurs et donnons 

l'exemple pour 

commencer... !\n 
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il y a pas à 

dire 

(Fam.) L.expression 

peut être une simple 

constatation, il peut s'y 

ajouter une nuance de 

surprise. Sens : il n'y a 

aucune objection à 

faire, on doit reconnaî 

le fait. La locution est 

souvent utilisé à contre-

sens dans une intention 

ironique. 

Bidaud 

«c'est vrai ; il faut accepter, 

reconnaître le fait». Dire a ici la 

valeur de «objecter, critiquer» - 

REDIRE. La subtilité d'emploie 

de ces expressions est découra-

geante pour l'étranger : alors 

que il n'y a rien à dire corres-

pond à « il n'y a pas de critique 

à faire ; la chose, l'action... est 

correcte, irréprochable» (cf. 

RIEN à REDIRE), il (n') y a pas 

à dire exprime l'étonnement, 

qu'il soit admiratif, neutre ou 

même réprobateur. En fait, 

l'expression fonctionne comme 

si elle signifiait : « il n'y a pas 

(autre chose) à dire» ( eh bien, 

y'a pas à dire, c'est un beau 

salaud!) 

Rey, A., 

& Chan-

treau, S. 

Le Ro-

bert 

Diction-

naire des 

expres-

sions et 

locu-

tions. 

 Il n'y a pas à dire : il 

n'y a aucune objection 

à faire, on doit recon-

naître le fait. 

Diction-

naires 

Le 

Robert - 

Le Petit 

Robert 

de la 

langue 

française 

(sur 

ligne) 

Rint+

Seval 

Ça ne l'étonnerait 

pas du tout qu'à la 

fin de l'exercice, elle 

lui demande : « Il est 

où, le nez ?  Le 

mollet ?  Le pied 

droit ?  »\n   il n'y a 

pas à dire  , il doit y 

avoir de nouveaux 

ordres au dossier !\n 

il y a pas 

grand chose 

à dire 

N'avoir pas grand-chose 

à dire ? - Fam. Grand-

chose (toujours dans 

une phrase négative, 

avec valeur de pronom 

indéfini). Ne ... pas 

grand-chose. Peu de 

chose, presque rien. 

TLFI     

MmG

rand+

Rint 

- 

j'ai dit 

Expression archaîque 

ou plaisante qui, em-

ployée après l'énoncé 

d'un ordre, d'une déci-

sion, indique que l'on 

n'y reviendra pas, que la 

décision est irrévocable. 

Rey, A., & 

Chantreau, 

S. Le Ro-

bert Dic-

tionnaire 

des expres-

sions et 

locutions. 

Pour ponctuer un discours et 

indiquer qu'une décision est 

irrévocable,qu'il est inutile de la 

discuter. 

Bidaud 

S’emploie quelque-

fois, dans la conversa-

tion, pour marquer 

qu’on ne veut plus 

rien dire. 

Wik-

tionnaire 

MCo

n 

Non pas une brute 

mue par l'instinct 

primaire de tuer, 

mais un chasseur 

froid et calculateur, 

guettant le moment 

précis où il se jette-

rait sur sa proie pour 

n'en faire qu'une 

bouchée.\n      – 

Approche, j'ai dit 

!\n      La fillette 

tressaillit.  Comme 

captivée par la voix 

du géant qui l'apos-

trophait ainsi, elle fit 

quelques pas vers 

lui, mue par une 

force invisible qui 

avait pris la place de 

sa volonté propre. 
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j'ai mon mot 

à dire 

Exprimer (une opinion). 

Dire son avis, son idée, 

son opinion, sa pensée 

➙ avoir son mot à dire 

sur qqch. 

Diction-

naires Le 

Robert - Le 

Petit Ro-

bert de la 

langue 

française ( 

sur ligne) 

Accepte toutes les personnes. 

avoir son mot à dire signifie être 

concerné par l'affaire en ques-

tion;  être autorisé à donner son 

avis, son consentement, le sens 

de l'expression est donc : « Il 

faut me consulter avant de 

prendre une décision.» 

Bidaud   

Mmet

+Sev

al 

   – J'étais bien, à la 

ferme.\n      – C'est 

le Duc qui a décidé 

de te rappeler.\n      

–  J'ai mon mot à 

dire , tu ne trouves 

pas ?  C'est moi qui 

vais au charbon, non 

?\n      – Oui, mais 

c'est moi qui dé-

bourse, feula le Duc 

en envahissant le 

bureau de Gino.\n 

j'ai pas dit 

mon dernier 

mot 

Pour indiquer qu'une 

certaine affaire  - le plus 

souvent peu satisfai-

sante pour le locuteur - 

n'est pas terminée et 

que ce dernier a bien 

l'intention de continuer 

à lutter. Sens « j'ai 

encore des arguments, 

je ne m'avoue pas vain-

cu, je n'ai pas encore 

montré tout ce dont je 

suis capable.» 

Bidaud     

Mmet

+Sev

al 

Les dés étaient jetés, 

je préférai garder le 

sorcier en couver-

ture.\n      « Échec, 

observa Mezzasole, 

en s'arrêtant néan-

moins à distance 

respectueuse.\n      – 

 J'ai pas dit mon 

dernier mot, , 

aboyai-je, tout en me 

disant que si 

l'homme de main de 

Sanguinella me 

tombait dessus avec 

ses comparses, 

j'étais cuit.\n 

j'allais dire 

C'est ce que j'allais dire 

- Approuver une asser-

tion. 

Diction-

naire de 

phrases 

usuelles - 

site de 

Michel 

Martins-

Baltar, 

chercheur 

indépen-

dant. 

    Mmet 

– Bizarre.  Énorme.  

Inquiétant...\n      – 

Magnifique, j'allais 

dire , poursuivit 

Roland.  Je n'avais 

jamais vu un loup 

agir ainsi... en fait, je 

n'avais jamais vu de 

loup vivant.\n 

j'allais le dire 
Approuver une asser-

tion. 

Diction-

naire de 

phrases 

usuelles - 

site de 

Michel 

Martins-

Baltar, 

chercheur 

indépen-

dant. 

    MMet 

Je vous vois demain 

matin. Il raccrocha. 

Poster en fit autant. 

Vic se pencha sur le 

plan. - On n'est pas 

encore sortis de 

l'auberge. - j'allais le 

dire . - Je m'occupe 

des armes. 
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je dis ça je 

dis rien 

(Familier) (Populaire) 

(Par ellipse) (Ironique) 

(Sens figuré) Expres-

sion destinée à faire 

savoir que l’on ne veut 

pas imposer son opinion 

ou qu’on ne tient pas à 

l’assumer entièrement 

(très souvent utilisée de 

façon ironique). 

Wiktion-

naire 
    

MNe

g 

– J'aurais pas 

cru.\n      – Vous 

auriez pas cru quoi 

?\n      – Je sais pas.  

Que vous ayez un 

gosse tous les deux.  

je dis ça je dis rien .  

Mais quand on se 

fourre là-dedans 

normalement on 

songe à se ranger.  

On se lance pas dans 

ce genre de plan 

foireux.\n 

je dis pas 
(Familier) Soit, pour-

quoi pas. 

Wiktion-

naire 

Forme elliptique : je ne dis pas ( 

le contraire). Sens : je l'admets, 

je le concède. 

Bidaud 

Phrase elliptique qui 

correspond à une 

acceptation hésitante ( 

= je ne refuse pas, je 

ne dis pas non). 

Rey, A., 

& Chan-

treau, S. 

Le 

Robert 

Diction-

naire des 

expres-

sions et 

locu-

tions. 

MNe

g 

Pétrus joue merveil-

leusement.  Bon, son 

compagnon au 

tambourin, je ne dis 

pas , mais Pétrus 

!\n      Le marchand 

leva le pouce en 

prenant une moue 

admirative qu'il 

remballa devant le 

regard féroce et 

aviné de Clarisse. 

je disais ça 

comme ça 

(Fam.) Pour minimiser 

ce qui vient d'être dit, 

ou parce que les réac-

tions ont été négatives 

ou encore parce qu'on 

entend laisser passer 

discrètement un mes-

sage. 

Bidaud 
Minimiser un acte d' assertion 

du loc. 

Diction-

naire de 

phrases 

usuelles - 

site de 

Michel 

Martins-

Baltar, 

cher-

cheur 

indépen-

dant. 

  MMet 

   – T'as besoin 

d'aide ?\n      – Non, 

non, surtout pas.  

Ouh là...\n      – Je 

disais ça comme ça 

.\n      – T'en mêle 

pas.  On se voit 

après.  Je te rappelle, 

pour la flotte, c'est le 

tuyau jaune. 

je l'avais 

bien dit 
prévoir. 

 Diction-

naires Le 

Robert - Le 

Petit Ro-

bert de la 

langue 

française 

(sur ligne) 

    MMet 

  Leur relation est 

partie à vau-l'eau, 

comme le précédent 

mariage de cette 

femme... Même 

cause, mêmes ef-

fets.  je l'avais bien 

dit .\n      Il souriait 

triomphalement de 

sa démonstration. 

je me disais 

aussi 

Par cette exclamation, 

l'interlocuteur accueille 

l'explication d'un fait 

qui demeurait mysté-

rieux pour lui et reçoit 

en même temps une 

confirmation de ce qu'il 

soupçonnait. 

Bidaud 
se dire : dire à soi-même, pen-

ser. 

Diction-

naires Le 

Robert - 

Le Petit 

Robert 

de la 

langue 

française 

sur ligne 

Constater que mon 

opinion se vérifie. 

Diction-

naire de 

phrases 

usuelles 

- site de 

Michel 

Martins-

Baltar, 

cher-

cheur 

indé-

pendant. 

MNe

g 

     Le Cynik s'ap-

procha sous le re-

gard intrigué du 

volatile jusqu'à 

remarquer le petit 

anneau qui lui en-

cerclait la patte.\n      

Il lâcha une grimace 

de déception.\n   – 

Ah !  Un messager !  

Je me disais aussi , 

c'est trop facile...\n 
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je ne saurais 

dire 
      

Mmet

+Sev

al 

  Il me reposa et 

grimaça en scrutant 

les deux côtés de la 

rue.  Grüdi était vert 

de peur.  Ou de rage, 

je ne saurais dire 

.\n      « Sylvo !  On 

m'a volé !  »\n      Je 

revis aussitôt la 

silhouette qui avait 

quitté l'épicerie 

l'instant d'avant.\n 

je suis heu-

reux de te 

l'entendre 

dire 

Commentaire, souvent 

ironique, d'un locuteur 

qui se réjouit de ce qu'il 

vient d'entendre mais en 

même temps en est 

surpris - ou feint de 

l'être - car il ne s'atten-

dait pas à une déclara-

tion de ce genre de la 

part de son interlocu-

teur. 

Bidaud     

Mmré

jouit+

Rint 

– C'est totalement 

injuste.  Ses motiva-

tions à lui étaient de 

la dernière vulgari-

té.\n      – Quand les 

vôtres sont tellement 

aristocratiques, n'est-

ce pas ?\n      – je 

suis heureux de vous 

l'entendre dire .\n      

– Vous m'écoeurez.  

J'espère qu'en de-

meurant dans cette 

maison, je vous 

pourrirai l'existence 

!\n 

je te dis pas 

(Fam.) Formule asser-

tive par laquelle on 

sous-entend ce qu'on 

prétend ne pas souhaiter 

révéler (le Robert). 

Bernet et Rézeau ajou-

tent qu'on l'utilise dans 

un récit, pour insister 

sur quelque chose en 

évitant un long déve-

loppement, parce que 

cela est jugé inénar-

rable, indicible, mais 

paradoxalement (c') est 

parfoir l'amorce d'un 

long développement. 

Bidaud 

Dans un récit, pour insister sur 

quelque chose en évitant un 

long développement, parce que 

cela est jugé inénarrable, indi-

cible ; mais, paradoxalement, 

l'expression est parfois l'amorce 

d'un long développement. 

Ch.Berne

t et P. 

Rézeau, 

Diction-

naire du 

français 

parlé 

FAM. Je vais te 

dire… Je te dis pas 

(cf. Je te raconte* 

pas). 

Diction-

naires 

Le 

Robert - 

Le Petit 

Robert 

de la 

langue 

française 

( sur 

ligne) 

MCo

n 

  – Ah...\n     – Et là, 

tu vois, pour les 

jambes... le niveau 

s'adapte.  C'est 

comme une première 

classe sur Air 

France...\n     – 

...\n     – je te dis pas 

, bientôt, aller chez 

le dentiste, ça va 

devenir un vrai 

plaisir... »\n     À 

cette dernière 

phrase, je n'ai pas 

réagi. 

je te dis que 

ça 

Expression intensive 

qui porte sur une 

phrase, un syntagme 

nominal pour les quali-

fier par une déclaration 

exclusive ( que) portant 

sur ce dont il est ques-

tion ( ça ). Signifie à la 

fois « je ne vous parle 

que de cela, tellement 

c'est remarquable» et « 

je ne peux pas exprimer 

ce que j'en pense, je me 

contente de nommer ». 

Rey, A., & 

Chantreau, 

S. Le Ro-

bert Dic-

tionnaire 

des expres-

sions et 

locutions. 

je te dis que ça : il est inutile 

d'en dire plus (suivant le ton, 

exprime l'admiration, l'étonne-

ment, la menace). 

Diction-

naires Le 

Robert - 

Le Petit 

Robert 

de la 

langue 

française 

(sur 

ligne) 

Renforcer la qualité 

ou la quantité dans 

une assertion du loc. 

Diction-

naire de 

phrases 

usuelles 

- site de 

Michel 

Martins-

Baltar, 

cher-

cheur 

indé-

pendant. 

Mmet

+Rex

p 

Puis, le poing sur la 

hanche :        – Tu 

sais, mon petit, tâche 

de l'avoir !  C'est un 

morceau de roi, je ne 

te dis que ça : avec 

une si belle femme, 

pas de péché !  Un 

ours en mangerait ! 
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je te l'avais 

bien dit 
      

Mcon

+Mm

et 

   – Il dort, gromme-

la-t-il, sans regarder 

qui que ce soit en 

particulier.\n      – 

S'il dort c'est qu'il 

est en vie !  lança 

quelqu'un.  je vous 

l'avais bien dit !\n      

– Quand est-ce qu'on 

pourra le voir ?\n 

je te le fais 

pas dire 

Expression qui signifie 

que l’on est tout à fait 

d’accord avec 

quelqu’un, et même 

plus encore 

Wiktion-

naire 

« vous venez de m'apporter un 

argument sans que je le sollicite 

» ; « la chose est vraie, juste, 

puisque vous l'admettez vous-

même». 

Rey, A., 

& Chan-

treau, S. 

Le Ro-

bert 

Diction-

naire des 

expres-

sions et 

locu-

tions. 

Pour bien marquer à 

l'interlocuteur que son 

énoncé, qu'il l'ait 

voulu ou non, va dans 

le sens de la pensée 

ou de l'argumentation 

du locuteur. 

Ch.Bern

et et P. 

Rézeau, 

Diction-

naire du 

français 

parlé 

Mmet

+Rint 

   – Brr... il est donc 

avisé de ne pas 

tomber entre ses 

mains.\n      – je ne 

vous le fais pas dire 

.\n      – Cela me 

rappelle la prédic-

tion que me fit une 

vieille Indienne, en 

Guyane : elle me mit 

en garde contre le 

“palais du Pouvoir”, 

et contre le “gros 

guépard qui tue le 

lapin d'un coup de 

patte, même en 

dormant ! ”. 

je te l'envoie 

pas dire 
      

MCo

n 
- 

je t'en dis pas 

plus 
      

Mcon

+MM

et 

J'ai trouvé au grand 

bazar quelque chose 

qui te fera plaisir, Je 

ne t'en dis pas plus , 

je me suis juré cette 

fois de réussir à 

garder le secret.  

Quand je rentrerai, 

nous irons flâner le 

long de la Tamise et 

tu joueras pour 

moi...\n 

je vais le dire 

autrement 
      MMet - 

je vais te dire 

La locution est généra-

lement placée en tête de 

réplique et permet au 

locuteur de prendre une 

pause avant d'énoncer 

une vérité ou une ré-

flexion personnelle ou 

encore une révélation. 

Bidaud 

Exprimer (une opinion). Dire 

son avis, son idée, son opinion, 

sa pensée. 

Diction-

naires Le 

Robert - 

Le Petit 

Robert 

de la 

langue 

fran-

çaise( sur 

ligne) 

Introduire une infor-

mation. 

Diction-

naire de 

phrases 

usuelles 

- site de 

Michel 

Martins-

Baltar, 

cher-

cheur 

indé-

pendant. 

Mcon

+MM

et 

  Qui pense me 

connaître assez pour 

me désirer alors qu'il 

n'a rien vu de moi ? 

 je vais te dire ; tu 

sais ce que j'ai perdu 

avec ma jambe, tu 

sais la voix de Dieu. 
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je veux dire 

vouloir dire : avoir 

l'intention d'exprimer. 

Qu'est-ce qu'il a voulu 

dire ? (cf. ci-dessous, 

IV, 4°). Tu vois ce que 

je veux dire. 

Diction-

naires Le 

Robert - Le 

Petit Ro-

bert de la 

langue 

française 

(sur ligne) 

Préciser une formulation. 

Diction-

naire de 

phrases 

usuelles - 

site de 

Michel 

Martins-

Baltar, 

cher-

cheur 

indépen-

dant. 

  Mmet 

Depuis, le proprié-

taire des lieux et 

mon contact m'en 

veulent un 

peu...\n      – D'où 

les gardes... Et tu 

chercherais pas un 

associé ?  je veux 

dire , si tu me fais 

une liste, je peux 

essayer de te trouver 

des choses moyen-

nant un intéresse-

ment...\n 

je vous dis 

que ça 

(Fam.)La particule 

négative ne est omise 

de façon pratiquement 

systématique et la 

locution commente 

quelque chose de re-

marquable; selon le ton, 

elle peut exprimer 

l'admira-

tion,l'étonnement ou 

même la menace. Sens: 

il est inutile d'en dire 

plus. 

Bidaud     
MCo

n 

  Pour se donner une 

contenance, il marte-

la doucement le 

plateau de la table 

derrière laquelle il 

était assis avec la 

pointe de son sty-

lo.\n      – Nom de 

Dieu, rue Frochot, j’ 

vous dis que ça !  

Dans les années 50, 

vous étiez même pas 

né, docteur, y avait 

de ces gonzesses, 

des p'tits lots qui 

tapinaient, qui tré-

moussaient de l'ar-

rière-train, du pé-

tard, avec leurs jupes 

fendues jusqu'au ras 

du berlingot, parole, 

c'était à vous rendre 

maboul ! 

la messe est 

dite 

(Familier) Il n’y a plus 

rien à faire, la situation 

est définitive et ne peut 

être changée. 

Wiktion-

naire 

SPÉCIALT (fin XIe) Dire la 

messe. LOC. FIG. La messe est 

dite : il n'y a plus rien à faire. « 

La messe est dite. N'importe qui 

à sa place se serait déjà rendu à 

l'évidence » (P. Lapeyre). Dire 

ses prières, son chapelet. 

Diction-

naires Le 

Robert - 

Le Petit 

Robert 

de la 

langue 

française 

(sur 

ligne) 

  Seval 

   – Les deux ?\n      

– Oui, monsieur.  

»\n      Gormon se 

mordit la lèvre.\n      

« Alors, la messe est 

dite .  »\n      Porf 

traversait la rue, 

s'efforçant de pa-

raître maître de lui, 

mais le masque de 

sérénité plaqué sur 

son visage sonnait 

faux. 
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le roi dit 

nous voulons 

Par allusion à l'usage 

des rois, qui s'expriment 

à la première personne 

du pluriel, réponse 

qu'on fait aux enfants 

impérieux qui exigent 

en disant « Je veux … 

», pour les remettre à 

leur place. 

Wiktion-

naire 

Fam. Réplique à une pers. vou-

lant trop impérativement qqc. 

TLFI (s. 

roi) 
  MMet 

     – Maman, atta-

qua-t-elle en ras-

semblant son cou-

rage, je veux rester 

ici.\n      – le roi dit 

nous voulons!  Mais 

pas les petits en-

fants.  Sois gentille, 

chérie, va jouer et 

laisse-nous discuter, 

papa et moi.\n 

levez la main 

droite et 

dites je le 

jure 

      
Other 

(PrO) 
- 

mettons que 

je n'ai rien 

dit \ admet-

tons que je 

n'ai rien dit 

L'expression est utili-

sée, le plus souvent 

devant une réaction 

violente, pour désamor-

cer un conflit possible 

et se rétracer, tout en 

conservant son opinion. 

Bidaud 

Formule de rétractation neutre, 

par laquelle on retire ce qu'on a 

dit, affirmé, sans toutefois le 

contredire. 

Rey, A., 

& Chan-

treau, S. 

Le Ro-

bert 

Diction-

naire des 

expres-

sions et 

locu-

tions. 

mettons que : admet-

tons, disons… Met-

tons que je n'ai rien 

dit. ➙ supposer. 

Diction-

naires 

Le 

Robert - 

Le Petit 

Robert 

de la 

langue 

française 

(sur 

ligne) 

MNe

g 

    – C'était le capi-

taine Saint-

Didier.\n      – Y 

devait pas êt'bien 

vieux...\n      – Dé-

tache sa cuirasse et 

tais-toi !\n      – 

D'accord, mettons 

que je n'ai rien dit 

.\n      Quand Paradis 

eut achevé sa be-

sogne, Fayolle lui 

arracha sa lanterne 

des mains et se 

baissa sur le capi-

taine.  Il avait été tué 

d'une balle dans le 

cou. 

mon petit 

doigt me l'a 

dit 

Indiquer. (?) Exprimer 

au moyen d'un code 

quelconque, d'un signe 

ou par l'aspect. 

TLFI ( s.v. 

dire) 

Raconter (un fait, une nouvelle). 

➙ conter, narrer, raconter. 

Diction-

naires Le 

Robert - 

Le Petit 

Robert 

de la 

langue 

française 

(sur 

ligne) 

  SEval - 

ne me faites 

pas dire ce 

que je n'ai 

pas dit 

Le locuteur craint que 

les propos qu'il vient de 

tenir soient mal inter-

prétés et que l'on dé-

forme sa pensée. 

Bidaud Ne m'attribuez pas ces paroles. 
TLFI ( 

s.v. faire) 
  Mmet 

  – Nous sommes 

chez eux, nous 

devons nous plier à 

leurs règles, résuma 

Zétide.\n      – Et 

vous laisseriez faire 

?\n      – Ah, jeune 

fille, ne me faites 

pas dire ce que je 

n'ai pas dit !  Évi-

demment que non... 

Mais si nous résis-

tions, nous n'arrive-

rions pas à grand-

chose à part nous 

faire massacrer... 
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on dira ce 

qu'on voudra 

mais 

L'expression accepte 

toutes les personnes; le 

locuteur exprime une 

opinion personnelle et 

originale en signifiant 

que tout commentaire 

est inutile et qu'il ne 

tient pas compte des 

opinions divergentes, 

des idées reçues ou de 

la réalité. 

Bidaud     Mmet 

Cette remarque 

piqua Juana et 

l'amena à une cri-

tique plus globale de 

notre entre-

prise.\n      – Quand 

même, Señora, on 

dira ce qu'on voudra 

mais c'est une idée 

plutôt bizarre d'éle-

ver chez soi un petit 

singe comme un 

chrétien.\n 

on dirait 

« cela ressemble à...». 

S'emploie avec un nom 

complément (on dirait 

mon frère) ou une 

proposition  (on dirait 

que...). L'expression 

signifie une ressem-

blance entraînant une 

méprise ; elle équivaut 

à on croirait, on pense-

rait, en montrant que la 

parole et la pensée ne 

sont que les deux faces 

d'un même phénomène. 

Rey, A., & 

Chantreau, 

S. Le Ro-

bert Dic-

tionnaire 

des expres-

sions et 

locutions. 

Expression d'un accord sans 

enthousiasme avec ce qui vient 

d'être dit. Sens: il semble en 

effet que ce soit comme ça. 

Bidaud 

On croit distinguer ou 

reconnaitre. Il semble-

rait. 

Wik-

tionnaire 

Mneg 

ou ( 

RINt 

selon 

con-

texte) 

« Ça a traversé le 

couloir sans même 

nous remar-

quer.\n      – Ça se 

contente de fouiner 

partout, on dirait 

.\n      – Peut-être 

que ça ne nous voit 

pas.\n      – Ou alors 

ça s'en fout.\n      

**    La tante dési-

gnait la sphère de 

métal trônant dans 

un coquetier de 

porcelaine rose 

tourné et cuit par ses 

soins.\n      « Qu'est-

ce que c'est que ça, 

demanda Mina ?  on 

dirait un oeuf de 

poule-robot...\n 

on dirait pas 

L'expression permet de 

mettre en doute, avec 

ironie, une affirmation 

qui vient d'étre faite 

parce que les faits 

apportent un démenti. 

Sens: c'est peut-être 

comme ça mais ça n'en 

a pas l'air. 

Bidaud 

Exprimer son étonnement con-

vaincu - On ne dirait pas que 

[c'est l'été] ! 

Diction-

naire de 

phrases 

usuelles - 

site de 

Michel 

Martins-

Baltar, 

cher-

cheur 

indépen-

dant. 

  
Rexp

+Rint 

C'est lui qui m'a 

donné des contes à 

lire et m'a appris 

beaucoup de 

choses.\n      – Beau-

coup de choses ?  

railla Opale.  on ne 

dirait pas !  »\n      

Jade s'apprêtait à 

répliquer, mais 

Ambre intervint : 

on dit ça 

(Absolument) Expres-

sion de doute, 

d’incrédulité. 

Wiktion-

naire 

(Fam.) Indique que l'on ne croit 

pas à ce qui vient d'être affirmé 

(ou promis). L'expression est 

elliptique : on dit ça ( mais on 

ne le fait pas \ mais ce n'est pas 

vrai). 

Bidaud 

Pour marquer qu'on 

ne croit pas ce que dit 

l'interlocuteur que l'on 

soupçonne de s'abriter 

derrière des phrases 

toutes faites. 

Ch.Bern

et et P. 

Rézeau, 

Diction-

naire du 

français 

parlé 

Mcon 

  Alors le gros 

homme éclate, et il 

recommence, avec 

une voix rageuse, les 

yeux tout étrécis de 

colère : « Oui, je 

comprends, oui, on 

dit ça , et puis un 

jour ta fille sera sur 

le trottoir, une putain 

à dix francs la passe, 

alors il ne faudra pas 

venir pleurer et dire 

que tu ne savais pas, 

parce que je t'aurai 
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prévenue.  »\n 

on lui dira 

(Fam.) Formule figée, 

réponse ironique et peu 

courtoise à la critique 

ou à l'appréciation 

négative qui vient d'être 

énoncée. Ce lui, tierce 

personne imaginaire, est 

destiné à dévier la 

réception du message, 

le locuteur signifie par 

là qu'il n'en tiendra 

aucun compte, comme 

s'il n'était pas person-

nellement concerné. 

L'expression est en fait 

une fin de non recevoir. 

Bidaud Rabrouer le dest. 

Diction-

naire de 

phrases 

usuelles - 

site de 

Michel 

Martins-

Baltar, 

cher-

cheur 

indépen-

dant. 

  
MNe

g 
-' 

on peut le 

dire 

(Fam.) Utilisé pour 

renforcer ce qui vient 

d'être énoncé. Sens : 

c'est tellement vrai, 

indiscutable, qu'il n'y a 

aucun problème à le 

dire. 

Bidaud     
Mmet

+Rint 

Ce qui ne l'empêche 

pas de danser admi-

rablement.\n      – 

Votre père doit être 

une force de la 

nature.\n on peut le 

dire     – !  Surtout 

ma pauvre mère, à 

qui il a donné mes 

douze soeurs.\n 

on va dire ça 

comme ça 

(Familier) Expression 

familière pour signaler 

à son interlocuteur 

qu'on ne le cautionne 

pas forcément sur la 

forme de ce qu'il vient 

de dire, mais qu'on 

l'approuve sur le fond 

ou qu'on préfère s'abs-

tenir de le reprendre. 

Wiktion-

naire 
    MMet 

  Camille montre 

alors un visage 

soucieux, le visage 

d'un homme mécon-

tent de soi, presque 

en colère.\n      – on 

va dire ça comme ça 

, quelque chose ne 

va pas.  Quelque 

chose que je ne 

comprends pas.\n 
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permets-moi 

de te dire 

Renforcer un acte d' 

assertion. 

Diction-

naire de 

phrases 

usuelles - 

site de 

Michel 

Martins-

Baltar, 

chercheur 

indépen-

dant. 

    
MCo

n 

   – Vous venez de 

m'exposer très clai-

rement votre version 

des événements.  

permettez-moi de 

vous dire , cher 

Alex, que ce n'est 

pas la mienne. 

pour le dire 

en un mot 

S’emploie pour signi-

fier qu’il n’y a rien de 

ce qu’on pense qui ne 

soit pas renfermé dans 

ce qu’on va dire. 

Wiktion-

naire 
    MMet 

L'office que 

j'assume auprès 

d'eux est assurément 

une grandissime 

servitude, mais c'est 

aussi ma raison 

d'être, et pour le dire 

en un mot , ma 

vie.\n 

puisque je te 

le dis 

Expression elliptique 

utilisée pour convaincre 

un interlocuteur incré-

dule ou dubitatif. 

Bidaud 

(Servant à justifier une asser-

tion). (EXCLAM.) Puisque je 

vous le dis ! 

Diction-

naires Le 

Robert - 

Le Petit 

Robert 

de la 

langue 

française 

( sur 

ligne) 

Renforcer la vérité 

d'une assertion. 

Diction-

naire de 

phrases 

usuelles 

- site de 

Michel 

Martins-

Baltar, 

cher-

cheur 

indé-

pendant. 

Mcon

+Mm

et+Ri

nt 

  – Catégorique.\n      

– Vous ne l'avez pas 

rêvé, sergent, vous 

êtes sûr ?  insista 

Sigmund.\n      – 

puisque je vous le 

dis !  Vous n'avez 

rien entendu de 

votre côté ?\n 

quand je te le 

disais 

Le locuteur souligne 

qu'il avait raison de dire 

ce qui n'avait pas été 

pris en considération au 

moment où il le disait. 

Bidaud     

Mmet

+Sev

al 

- 

que veux-tu 

que je te dise 

Cette phrase exclama-

tive ( interrogative par 

la syntaxe) s'ajoute à un 

énoncé pour en souli-

gner le caractère évi-

dent, dont on ne peut 

rien dire, toute preuve 

supplémentaire étant 

superflue. 

Rey, A., & 

Chantreau, 

S. Le Ro-

bert Dic-

tionnaire 

des expres-

sions et 

locutions. 

(En tour interrogatif, dans un 

sens affaibli). Que voulez-vous 

que je vous dise ? je n'y peux 

rien, c'est comme ça. 

Diction-

naires Le 

Robert - 

Le Petit 

Robert 

de la 

langue 

française 

( sur 

ligne) 

  Rexp 

   – C'est de l'incons-

cience !  Ils alerte-

ront ceux d'en bas !  

Tu n'as pas d'autre 

plan ?  !\n      – Eh 

non, figure-toi !  que 

veux-tu que je te 

dise , Roland ?  Il 

n'y a rien à faire 

avant de savoir par 

où arrivera le Téné-

breux. 

que dire       Rexp 

La moindre déro-

bade, le premier 

signe de faiblesse, 

lui semblaient trahi-

son.  que dire , alors, 

d'un refus si insul-

tant?\n 
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que dis-je 

(Littéraire) (Sens 

propre) Qu’est-ce que je 

dis ?/Ou plutôt. Intro-

duit une expression plus 

appropriée et souvent 

plus forte au lieu de la 

précédente. 

Wiktion-

naire 
Corriger une assertion du loc. 

Diction-

naire de 

phrases 

usuelles - 

site de 

Michel 

Martins-

Baltar, 

cher-

cheur 

indépen-

dant. 

  Mmet 

– Mais, poursuivit 

Vortimer de plus en 

plus agité, mon père, 

avec une discrétion 

qui l'honore, n'a pas 

cru bon de vous faire 

part de cette visite 

de courtoisie.  C'est 

tout à fait naturel, 

car les Saxons seront 

bientôt nos voisins, 

que dis-je : nos 

frères ! 

que tu dis 

Formule qui met en 

doute les affirmations 

de l'interlocuteur. 

Bidaud 

exprimer, formuler ; communi-

quer. Que dites-vous ? Qu'est-ce 

que tu dis ? Vous dites ? (cf. 

Comment ? plaît-il ?). 

Diction-

naires Le 

Robert - 

Le Petit 

Robert 

de la 

langue 

française 

( sur 

ligne) 

Contester une asser-

tion. 

Diction-

naire de 

phrases 

usuelles 

- site de 

Michel 

Martins-

Baltar, 

cher-

cheur 

indé-

pendant. 

Rint 

 – Arrêtez, coupa-t-

elle.  De toute ma-

nière , Fenia n'aurait 

jamais fait une chose 

pareille, l'ordre doit 

venir d'ailleurs.\n      

– que tu dis , ricana 

Hadrian.  Demande 

à son amie – il mon-

trait Anamen – si 

elle n'en est pas 

capable.\n 

que voulez- 

vous dire 
      

Mcon

+Mm

et 

  – Pour ça, non, 

tranquillise-toi !  

Childéric est en 

pleine forme.  Ce 

serait même plutôt 

lui qui aurait ten-

dance à martyriser 

son monde...\n      – 

que voulez-vous dire 

?\n      – Ton mai-

nate est insuppor-

table.  Il ne cesse de 

récriminer à propos 

des conditions 

d'hospitalisation. 

qu'en dira-t-

on 

(Familier) Propos que 

pourra tenir le public. 

— Note d’usage : Il est 

toujours précédé de 

l’article défini le. 

Wiktion-

naire 

Répandre une nouvelle.? Syn-

tagme surligné en rouge - On 

dit; les mauvaises langues disent 

(que); (le) qu'en dira-t-on. 

TLFI 

(s.v. 

dire) 

 subst. de la question 

qu'en dira-t-on ? Les 

propos qui se tiennent 

sur le compte de qqn ; 

l'opinion d'autrui 

(avec quelques v. et 

subst.). 

Diction-

naires 

Le 

Robert - 

Le Petit 

Robert 

de la 

langue 

française 

(sur 

ligne) 

Mmet

+Sev

al 

- 
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qu'en dis-tu 
Demander au dest. 

d'évaluer qch. 

Diction-

naire de 

phrases 

usuelles - 

site de 

Michel 

Martins-

Baltar, 

chercheur 

indépen-

dant. 

    Rint 

La magie de tes 

sorciers laisserait-

elle à désirer ?  À 

moins que ta propre 

magie ne soit pas 

infaillible ?  qu'en 

dis-tu , grand magi-

cien ?\n 

qu'est-ce à 

dire 

Qu’est-ce que cela 

signifie ? Que faut-il 

comprendre ? 

Wiktion-

naire 

que signifient vos paroles, vos 

actes ? ➙ c'est-à-dire. 

Diction-

naires Le 

Robert - 

Le Petit 

Robert 

de la 

langue 

française 

( sur 

ligne) 

  Mmet - 

qu'est-ce que 

ça veut dire 
vouloir dire. ➙ signi-

fier. 

Diction-

naires Le 

Robert - Le 

Petit Ro-

bert de la 

langue 

française ( 

sur ligne) 

    Rexp 

«Je le trouve un peu 

grand.\n – Comment 

ça, tu le trouves un 

peu grand?\n Pauvre 

crétin. Qu'est-ce que 

ça veut dire , je le 

trouve un peu 

grand?\n      – 

Écoute, c'est la 

première chose qui 

me vient à\n 

qu'est-ce que 

je dis 

Critiquer un acte de 

parole du loc. pour sa 

fausseté ou son conte-

nu.\ Renforcer la quan-

tité dans une assertion 

du loc.\ Demander au 

dest. de me donner des 

instructions sur ce que 

je dois dire. 

Diction-

naire de 

phrases 

usuelles - 

site de 

Michel 

Martins-

Baltar, 

chercheur 

indépen-

dant. 

    Mmet 

Rezeveur.  Ceter-

neux.  Iêeux.  Eêoi.  

Ê, voyelle com-

mune.  Peut-être 

suffit- il de pronon-

cer cette voyelle 

pour donner l'idée 

d'une citerne ou d'un 

réservoir, selon le 

cas. qu'est-ce que je 

dis !  Il n'y a qu'un 

cas, celui dans le-

quel l'Ê contient le 

contenu des seaux 

nécessaires à la 

toilette du tigre, ne 

l'oublions pas! 

qu'est-ce que 

je voulais 

dire 

Prendre la parole. 

Diction-

naire de 

phrases 

usuelles - 

site de 

Michel 

Martins-

Baltar, 

chercheur 

    Mmet 

Enfin je veux dire, 

malheureusement ils 

ne sont pas tous 

fans!  Oui, je sais 

que vous savez... Et 

qu'est-ce que je 

voulais dire ?  Oui 

les tête-à-tête en 

radio, une heure 
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indépen-

dant. 

d'interview sur RTL, 

RMC, Europe 1, on 

accepte ça?  Hein? 

qu'est-ce 

qu'on dit 

Demander au dest. quoi 

dire à un 

tiers.\Demander au dest. 

enfant de prononcer l' 

acte de parole conven-

tionnel en la circons-

tance. OU Critiquer le 

dest. enfant pour la non 

réalisation d'un acte de 

parole conventionnel. 

Diction-

naire de 

phrases 

usuelles - 

site de 

Michel 

Martins-

Baltar, 

chercheur 

indépen-

dant. 

    Rint 

Ce que tu peux 

manquer de sou-

plesse, tu fais peine 

à voir, je me de-

mande comment tu 

t'en sors dans tes 

partouzes, tu devrais 

faire du yoga.  

qu'est-ce qu'on dit?  

demanda la brute en 

pourfendant mes 

chairs.\n      – Merci, 

oh merci !  criai-je 

douloureuse-

ment.\n      – 

qu'est-ce 

qu'on peut 

dire 

      Rint 

Se levant, il 

s'éloigne du feu pour 

aller pisser et grogne 

: – qu'est-ce qu'on 

peut dire?  Rien.  

Rien de rien !\n     

Lorsqu'il a fini, il 

fait encore quelques 

pas en direction de 

l'ouest, jusqu'à 

retrouver le scintil-

lement de l'eau. 

si je puis dire 

Si j'ose dire ; si je puis 

dire (pour s'excuser de 

la bizarrerie, de l'audace 

d'une expression). 

Diction-

naires Le 

Robert - Le 

Petit Ro-

bert de la 

langue 

française 

(sur ligne) 

    Mmet 

  D'abord parce qu'il 

est impossible d'ap-

peler, si je puis dire , 

la foudre, ensuite 

parce qu'on ne sait 

pas si cette Tempête 

se manifestera en-

core, ce qui semble 

exclu si ma théorie 

est juste puisqu'elle 

n'était là que pour 

transformer le 

monde, balayer les 

terres et les mers 

afin de délivrer 

l'impulsion de trans-

formation. 
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si j'ose dire 

Formule par laquelle on 

s'excuse d'employer un 

terme, une expression. 

Rey, A., & 

Chantreau, 

S. Le Ro-

bert Dic-

tionnaire 

des expres-

sions et 

locutions. 

 Si j'ose dire ; si je puis dire 

(pour s'excuser de la bizarrerie, 

de l'audace d'une expression). 

Diction-

naires Le 

Robert - 

Le Petit 

Robert 

de la 

langue 

française 

( sur 

ligne) 

Précaution oratoire 

par laquelle un locu-

teur s'excuse d'exagé-

rer ou d'avancer une 

idée hardie ou dépla-

cée. 

Bidaud Mmet 

      – Certaines 

condamnations 

entraînaient jadis la 

mort civile.  Mais un 

suicide civil, si j'ose 

dire , je crains que 

mon client n'en 

aperçoive pas toutes 

les conséquences.\n 

si le cœur 

vous en dit 

(Familier) Si vous êtes 

d’humeur à faire cela ; 

si vous en avez envie. 

Wiktion-

naire 

Sens: si vous êtes d'humeur à 

faire cela ; si vous en avez 

envie. L'expression, qui n'admet 

comme variante que l'alternance 

entre les formes de la deuxième 

personne du pronom complé-

ment, suit généralement une 

proposition, une invitation. 

Bidaud 

Si le cœur vous en dit 

: si vous en avez le 

désir, l'envie, le goût. 

Diction-

naires 

Le 

Robert - 

Le Petit 

Robert 

de la 

langue 

française 

(sur 

ligne) 

PrP - 

si on m'avait 

dit 

Forme tronquée: si on 

m'avait dit ( ça, je n'y 

aurais pas cru) qui 

exprime un étonnement 

devant un événement 

inattendu. 

Bidaud 
Exprimer son étonnement con-

vaincu.\Exprimer son remords. 

Diction-

naire de 

phrases 

usuelles - 

site de 

Michel 

Martins-

Baltar, 

cher-

cheur 

indépen-

dant. 

  
MNe

g 

– Je sais.  C'est 

pareil pour 

moi.\n       Marciac 

s'efforça de sou-

rire.\n       – si on 

m'avait dit un jour 

que sa figure de 

carême me manque-

rait tant... Mais au 

diable la tristesse !\n 

si on te 

demande tu 

diras que tu 

n'en sais rien 

Expression utilisée pour 

repousser brutalement 

quelqu'un qui veut 

s'insérer dans la conver-

sation ou donner son 

avis. 

Bidaud     
MCo

n 
- 

si tu le dis 

(Familier) Exprime le 

fait que l’on n'est pas 

convaincu mais qu'en 

même temps on ne veut 

pas contrarier l'autre ni 

se prendre la tête... alors 

on abrège la discussion 

par si tu le 

dis...\(Familier) Façon 

habile d'éviter un dé-

bat.\(Ironique) Insinue 

que ce qui est dit doit 

forcément être vrai. 

Wiktion-

naire 

L'expression indique qu'on n'est 

pas convaincu par ce que vient 

de déclarer l'interlocuteur et 

qu'on lui laisse toute la respon-

sabilité de ses propos. Elle peut 

être utilisée de façon provoca-

trice pour faire assumer à l'inter-

locuteur une assertion présentée 

comme contre vérité. 

Bidaud 

Approuver une asser-

tion. OU Accepter 

qu'un acte soit 

x.réalisé.\ Menacer le 

dest. s'il ne garde pas 

le seceret. 

Diction-

naire de 

phrases 

usuelles 

- site de 

Michel 

Martins-

Baltar, 

cher-

cheur 

indé-

pendant. 

Mmet

+Rex

p 

   D'où l'amitié avec 

Clara, qui évitait 

systématiquement 

les conversations.  

Oui, non, peut-être, 

ah bon, vous croyez, 

si vous le dites , 

vraiment, incroyable 

– tel était son voca-

bulaire. 
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si tu vois ce 

que je veux 

dire 

Fait allusion à ce que 

l'on vient de dire pour 

demander si l'interlocu-

teur l'a bien saisi. 

Wiktion-

naire 
    

Mco

m+M

met 

Chez Madame Ra-

chak, on est entre 

gens distingués.  On 

trinque et on 

échange des joints 

sans que ça dérape, 

si tu vois ce que je 

veux dire .  Puis on 

se quitte, et ni vu ni 

connu.  Quant aux 

filles, elles sont 

belles et inventives, 

des professionnelles. 

soit dit en 

passant 

Se dit lorsque l’on 

ajoute un point à une 

conversation sans pour 

autant s’y attarder.\ 

Expression à valeur 

d'incise, qui indique que 

ce qui est dit est inci-

dent, et ne concerne pas 

le sujet principal du 

discours. 

Wiktion-

naire\ Rey, 

A., & 

Chantreau, 

S. Le Ro-

bert Dic-

tionnaire 

des expres-

sions et 

locutions. 

Incidemment. 
Tlfi ( s.v. 

passer) 

Soit dit en passant (cf. 

Par parenthèse). 

Diction-

naires 

Le 

Robert - 

Le Petit 

Robert 

de la 

langue 

française 

( sur 

ligne) 

Mmet 

– On croit que vous 

êtes un fan-

tôme.\n      – Je ne 

suis pas un fan-

tôme.\n      – Com-

ment le prouver 

?\n      – Je mange, 

donc je suis.\n      – 

Vous mangez trop, 

soit dit en passant , 

dit le médecin.\n 

soit dit entre 

nous 

Que cela ne soit pas 

redit à d’autres. 

Wiktion-

naire 

« que ce dont on parle reste 

entre nous, soit confidentiel» 

Rey, A., 

& Chan-

treau, S. 

Le Ro-

bert 

Diction-

naire des 

expres-

sions et 

locu-

tions. 

Soit dit entre nous, 

ELLIPT Entre nous : 

de vous à moi seule-

ment, dans le secret. 

Diction-

naires 

Le 

Robert - 

Le Petit 

Robert 

de la 

langue 

française 

(sur 

ligne) 

MMet 

Et c'est elle qui a 

proposé cette his-

toire de communauté 

universelle.  soit dit 

entre nous , j'en 

avais pas entendu 

parler non plus avant 

que le notaire m'ex-

plique. 

soit dit entre 

parenthèses 
      MMet 

  Mais celui que l'on 

surnomme « le roi 

de fer et d'or », ce 

qui, soit dit entre 

parenthèses, ne rend 

guère justice au 

métal qui fit sa 

fortune, ne veut pas, 

comme tous les rois, 

se contenter de ce 

qu'il a.  Il sait que la 

prospérité du 

royaume est étroite-

ment liée à ses 

mines d'argent, et il 

veut en accélérer 

l'exploitation. 
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tiens-toi le 

pour dit 

Tenir a ici le sens de 

croire, estimer. L'ex-

pression, énoncée sur 

un ton péremptoire, a le 

sens d'un avertissement. 

Elle est utilisée pour 

signifier à l'interlocu-

teur que ce qui a été 

décidé, établi, l'est une 

fois pour toutes et ne 

doit pas être discuté. 

Sens : inutile d'insister. 

Bidaud 

Formule de menace qu'on em-

ploie après avoir donné un 

avertissement : tenez-en 

compte, sinon ... 

B.Lafleu

r dic-

tionnaire 

des 

locutions 

idioma-

tiques 

fran-

çaises 

  
MCo

n 

Vous avez de la 

chance que je sois 

dans mon bon jour.  

J'aurais tout aussi 

bien pu me montrer 

plus sévère à votre 

égard, tenez-vous le 

pour dit!\n      En 

guise de réponse, un 

pot en terre cuite 

rempli de poivre 

vola hors de la 

cuisine avec une 

grande précision. 

tout est dit 

(Familier) N’en parlons 

plus, c’est une chose 

convenue, conclue, 

décidée.\ la chose est 

réglée (cf. Les jeux* 

sont faits). 

Wiktion-

naire\Dicti

onnaires Le 

Robert - Le 

Petit Ro-

bert de la 

langue 

française 

(sur ligne) 

On ne peut rien dire de plus. 
TLFI ( s. 

tout) 

« la chose est défini-

tive, sans appel» 

Rey, A., 

& Chan-

treau, S. 

Le 

Robert 

Diction-

naire des 

expres-

sions et 

locu-

tions. 

Mmet

+Sev

al 

Quelques secondes 

plus tard, la table se 

retrouvait comme 

avant, encombrée 

seulement de chopes 

et de coudes.\n      – 

Voilà... dit Allian.  

Je pense que tout est 

dit.\n      Il repoussa 

sa chaise et se leva.  

Un bref salut de la 

tête :        – Bonne 

chance à tous.\n 

tu crois pas 

si bien dire 

Peut s'employer à toutes 

les personnes du présent 

ou de l'imparfait de 

l'indicatif à propos 

d'une personne qui a 

deviné ou anticipé un 

événement. Sens : tu ne 

t'es pas trompé; c'est 

encore plus vrai que tu 

ne crois. 

Bidaud 

*Il ne croit pas si bien dire : il 

ne sait pas que ce qu'il dit cor-

respond tout à fait à la réalité. 

Diction-

naires Le 

Robert - 

Le Petit 

Robert 

de la 

langue 

française 

( sur 

ligne) 

  Rint 

On dirait que tu 

viens de faire une 

découverte d'une 

importance capi-

tale...\n      – tu ne 

crois pas si bien dire 

!  rétorqua la tante 

sans cesser de fixer 

du regard l'écran de 

l'agenda. 

tu dis 

Expression interroga-

tive utilisée pour de-

mander à l'interlocuteur 

de répéter ce qu'il vient 

de dire ou pour sollici-

ter une explication 

complémentaire. 

Bidaud (cf. Comment ? plaît-il ?). 

Diction-

naires Le 

Robert - 

Le Petit 

Robert 

de la 

langue 

française 

( sur 

ligne) 

  

Mcon

+Mm

et 

  Et ils vont aller 

vite.  Vingt hommes, 

tu dis ?  Il faut se 

montrer réaliste, 

Farouche.\n      – 

Réaliste ?  répéta-t-

elle, incrédule.\n 

tu l'as dit 

bouffi 

(Souvent ironique) 

(Familier) Tu as raison 

! C’est bien vrai ! 

Wiktion-

naire 

Tu l'as dit, vous l'avez dit ! - 

parfois renforcé plaisamment en 

: tu l'as dit, bouffi - BOUFFI, en 

dehors de l'assonance (cf. Tu 

parles, Charles!) on ne voit pas 

la motivation de cet adjectif 

péjoratif, sinon par le désir de 

déprécier celui à qui on vient de 

donner la raison. 

Rey, A., 

& Chan-

treau, S. 

Le Ro-

bert 

Diction-

naire des 

expres-

sions et 

locu-

tions. 

LOC. FAM. Tu l'as 

dit, bouffi ! tu as 

raison. 

Diction-

naires 

Le 

Robert - 

Le Petit 

Robert 

de la 

langue 

française 

(sur 

ligne) 

Rint - 
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tu me dis 

Tu me dis ça - Déclarer 

forfait. OU Refuser de 

réaliser un acte pro-

grammé par le dest. 

Diction-

naire de 

phrases 

usuelles - 

site de 

Michel 

Martins-

Baltar, 

chercheur 

indépen-

dant. 

    Mmet 

Tu me demandes de 

porter la Horde!  Tu 

me noies sous une 

avalanche d'arcanes 

et tu me dis: c'est 

simple, lis les 

glyphes, inventes-

en, parle en blocs-

souffles, deviens un 

Te Jerkka, récupère 

nos vifs, cajole-les et 

bonne chance! 

tu me disais       Mmet 

Tu n'as pas été un 

maître dur, mais tu 

as été exigeant.  Tu 

ne m'as jamais ré-

primandé.  Tu faisais 

pire.  tu me disais : 

tu me déçois.  C'était 

la plus terrible des 

punitions. 

tu m'en diras 

des nou-

velles 

Vous m'en direz du 

bien, vous m'en félicite-

rez 

TLFI (s.v. 

NOU-

VELLE) 

(Sens figuré) (Familier) Vous 

m’en donnerez, favorable ou 

défavorable, une impression que 

je pressens./ 

(En particulier) Nous en reparle-

rons, tellement cela vous aura 

plu.\ (Sens figuré) (Familier) 

Nous en reparlerons, tellement 

cela t’aura plu. 

Wiktion-

naire 

Raconter (un fait, une 

nouvelle). Je vais 

vous dire la nouvelle. 

➙ annoncer. Vous 

m'en direz des nou-

velles*. 

Diction-

naires 

Le 

Robert - 

Le Petit 

Robert 

de la 

langue 

française 

(sur 

ligne) 

Mmet

+Sev

al 

Après un instant 

d'hésitation, il far-

fouilla au fond du 

meuble pour en 

extirper un godet 

qu'il posa en face du 

soi-disant ne-

veu.\n      – De la 

vieille prune, Mar-

cos.  tu m'en diras 

des nouvelles .\n      

Le soldat remplit 

chaque récipient à 

ras bord et se renco-

gna dans le fond de 

sa chaise.\n 

tu m'en diras 

tant 

Exprime que l'on vient 

de saisir, de com-

prendre ce qui était 

obscur grâce aux pa-

roles de l'interlocuteur, 

et implique en général 

l'ironie ou une légèrte 

désapprobation. 

Rey, A., & 

Chantreau, 

S. Le Ro-

bert Dic-

tionnaire 

des expres-

sions et 

locutions. 

Exprime la réaction d'une per-

sonne à qui l'on vient de faire 

comprendre quelque chose qui 

était jusque-là resté obscur 

elle.Exclamation que l'on pro-

nonce lorsqu'un fait surprenant, 

inattendu, vient expliquer ce qui 

était obscur. ( le Robert). 

Sens :c'était donc ça! Je com-

prends maintenant pourquoi... 

Bidaud 

(Ironique) Se dit pour 

montrer poliment son 

manque d’intérêt à la 

discussion en cours. 

Wik-

tionnaire 

Rexp

+Rint 

    – Vous n'avez pas 

le droit de travailler 

sur mon cadavre 

!\n      – Votre ca-

davre ?  vous m'en 

direz tant!\n      

Jeanne, blanche 

comme un linge, se 

permit d'interve-

nir.\n      – 

tu peux le 

dire 

Expression d'un accord 

total et spontané. Sens: 

 tu as tout à fait raison; 

je suis de ton avis. 

Bidaud Renforcer une assertion du dest. 

Diction-

naire de 

phrases 

usuelles - 

site de 

Michel 

Martins-

Baltar, 

cher-

cheur 

indépen-

dant. 

  

Mcon

+Mm

et+Ri

nt 

– Merci pour le café, 

lança Juliette.\n      – 

Il n'y a pas de quoi, 

répondit Loren.\n     

 « tu peux le dire !  

»\n      pensa l'invi-

tée occasionnelle.\n 
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tu sais pas ce 

que tu dis 

L'expression peut être 

agressive et peu ai-

mable puisqu'elle sous-

entend que l'interlocu-

teur n'a pas toute sa 

raison; elle répond à 

une affirmation que l'on 

désapprouve totale-

ment: Sens : tu ne te 

rends pas compte de ce 

que tu dis; tu dis des 

bêtises. 

Bidaud     Rint 

   « Ta place n'est 

pas ici, Broons !  

criai-je.\n      – Je 

veux me battre 

!\n      – Tu veux 

mourir ?\n      – Je 

veux me battre 

!\n      – tu ne sais 

pas ce que tu dis 

!\n      – Qu'est-ce ça 

peut bien vous faire, 

à vous ?  »\n 

tu veux dire 

Formule utilisée pour 

exprimer un désaccord 

en feignant de croire 

que l'interlocuteur est 

du même avis et en 

reformulant sa pensée. 

L'expression introduit - 

ou précède - souvent 

une surenchère. 

Bidaud 

Tu veux dire quelque chose ? : 

Proposer au dest. de prendre la 

parole. 

Diction-

naire de 

phrases 

usuelles - 

site de 

Michel 

Martins-

Baltar, 

cher-

cheur 

indépen-

dant. 

  MMet 

Un pareil gadget ne 

peut appartenir qu'à 

une seule per-

sonne...\n      – 

Mademoiselle d'Ab-

beville, vous voulez 

dire?  »\n      Tante 

Eudoxie opina gra-

vement. 

tu veux que 

je te dise 

Bernet et Rézeau esti-

ment que la locution 

introduit une déclara-

tion abrupte... faite sous 

l'emprise de la co-

lère.Cette définition 

paraît un peu restrictive, 

nous dirions qu'il s'agit 

plutôt d'une précaution 

oratoire destinée à 

mettre en relief ce qu'on 

va dire, quel que soit le 

sentiment à exprimer. 

Bidaud 

Formule introduisant une décla-

ration qui peut être choquante 

ou désagréable pour l'interlocu-

teur. 

Ch.Berne

t et P. 

Rézeau, 

Diction-

naire du 

français 

parlé 

Introduire une infor-

mation. 

Diction-

naire de 

phrases 

usuelles 

- site de 

Michel 

Martins-

Baltar, 

cher-

cheur 

indé-

pendant. 

Mcon

+Mm

et 

  Comment t'ap-

pelles-tu ?\n      – 

Mes frères me 

nomment Fidélité La 

Rochelle.\n      – Eh 

bien, Fidélité, tu 

veux que je te dise : 

je trouve que le 

Devoir n'est plus ce 

qu'il était de mon 

temps !  Qu'est-ce 

que j'apprends ? 

tu vois ce 

que je veux 

dire 

Utilisé par un locuteur 

qui préfère être allusif, 

ne pas développer sa 

pensée tout en recher-

chant l'assentiment de 

son interlocuteur. 

Bidaud 

Pour glisser sur quelque chose 

que l'on préfère traiter par prété-

rition. 

Ch.Berne

t et P. 

Rézeau, 

Diction-

naire du 

français 

parlé 

vouloir dire : avoir 

l'intention d'exprimer. 

Qu'est-ce qu'il a voulu 

dire ?. Tu vois ce que 

je veux dire. 

Diction-

naires 

Le 

Robert - 

Le Petit 

Robert 

de la 

langue 

française 

(sur 

ligne) 

Mcon

+Mm

et 

Elle me brûle, je 

hurle et me réveille 

en sueur.  Voilà, 

vous voyez ce que je 

veux dire ?  Enfin je 

ne voudrais pas vous 

déranger, mais 

comment interpré-

tez-vous ça dans 

votre pays ?  »\n 

va pas dire       RExp 

Extrait d'un article 

paru dans un journal 

mexicain :        Les 

vampires exis-

tent.\n      Et n’allez 

pas dire le contraire 

aux habitants du 

village d'El Tule.\n 
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voilà qui est 

dit 

(Familier) N’en parlons 

plus, c’est une chose 

convenue, conclue, 

décidée. 

Wiktion-

naire 
c'est convenu, entendu. 

Diction-

naires Le 

Robert - 

Le Petit 

Robert 

de la 

langue 

française 

(sur 

ligne) 

  MMet 

    – Ha !  mon Mi-

roul !  dis-je, la 

larme au bord du cil, 

et lui donnant tout 

de gob une forte 

brassée, voilà qui est 

bien dit .  Va donc 

pour Sauveterre, 

sauf toutefois, que tu 

ne peux, toi, me 

bailler leçons, la 

Dieu merci, courant 

le cotillon comme 

fol !\n 

tu m'as dit       MMet 

  Silence.\n      « Les 

diables sont conge-

lés sous nos pieds, 

rappela Ston.\n      – 

Pas tous, tu m'as dit 

.\n      – Non... mais 

compte sur Bille 

pour s'occuper de 

ceux qui res-

tent.\n      – Com-

ment ?\n 

comme on 

dit 

Introduit une expression 

que l'on reprend dans sa 

forme et son emploi le 

plus courant. Comme 

dit l'autre y ajoute une 

intention ironique. Ces 

expressions introduisent 

dans le discours la 

reprise, la citation des 

paroles d'autrui : elles 

servent à présenter des 

signes ( mots, phrases) 

tout autant dans leur 

signifiant que dans leur 

signifié ; ces mots, ces 

phrases renvoient donc 

à eux-mêmes, en tant 

qu'ils sont issus d'habi-

tudes de paroles propres 

au groupe ( comme on 

dit ) ou à quelque indi-

vidu ( comme dit 

l'autre). 

Rey, A., & 

Chantreau, 

S. Le Ro-

bert Dic-

tionnaire 

des expres-

sions et 

locutions. 

Locution permettant de com-

menter ce qu’on dit, ou de s’en 

excuser, en invoquant l’usage. 

Wiktion-

naire 

Exprimer par la parole 

un propos 

TLFI ( s. 

dire). 
MMet 

    « V ous recon-

naissez les lieux, je 

suppose ?  Ces 

images ont été tour-

nées hier dans votre 

bibliothèque.  Elles 

valent leur pesant de 

cacahuètes, comme 

on dit !  Au premier 

plan, le ministre de 

la Défense, qui soit 

dit en passant ne 

devrait pas tarder à 

sauter pour incom-

pétence et dilapida-

tion de crédits. 

cela est 

bientôt dit 

c'est facile à dire mais 

plus difficile à faire 

Rey, A., & 

Chantreau, 

S. Le Ro-

bert Dic-

tionnaire 

des expres-

sions et 

locutions. 

▫  LOC. Cela est bientôt dit : 

cela est plus facile à dire qu'à 

faire. 

Diction-

naires Le 

Robert - 

Le Petit 

Robert 

de la 

langue 

française 

(sur 

ligne) 

  MMet - 

http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?85;s=3760181295;r=2;nat=;sol=0
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cela vous 

plaît à dire 

« vous le dites parce 

que cela vous plaît, 

vous arrange» ( sous - 

entendu, mais ce n'est 

pas exact, je ne suis pas 

d'accord). Expression 

littéraire, remplacée 

dans l'usage courant par 

: c'est vous qui le dites, 

ou que vous dites! que 

tu dis! 

Rey, A., & 

Chantreau, 

S. Le Ro-

bert Dic-

tionnaire 

des expres-

sions et 

locutions. 

(Vieilli) Locution qui sert à faire 

connaître qu’on ne convient pas 

de ce qui vient d’être dit, ou à 

énoncer un refus. 

Wiktion-

naire 

cela vous plaît à dire - 

exprime que l'on n'est 

pas d'accord sur ce 

qui vient d'être dit. 

Diction-

naires 

Le 

Robert - 

Le Petit 

Robert 

de la 

langue 

française 

( sur 

ligne) 

Rint - 

soit dit sans 

vous offen-

ser ( fâcher) 

Formule d'atténuation 

que l'on ajoute à une 

expression, à un terme 

qui pourrait choquer 

l'interlocuteur. 

Rey, A., & 

Chantreau, 

S. Le Ro-

bert Dic-

tionnaire 

des expres-

sions et 

locutions. 

Modérer une critique visant le 

dest. 

Diction-

naire de 

phrases 

usuelles - 

site de 

Michel 

Martins-

Baltar, 

cher-

cheur 

indépen-

dant. 

Loc. fam. (Soit dit) 

sans vous/t'offenser. 

Sans vouloir vous/te 

blesser. 

CNRTL 

( sur 

linge) 

Mneg 

  Toutes proportions 

gardées, c'est un peu 

comme d'attaquer un 

requin dans 

l'eau...\n      – C'est 

vrai qu'on aurait pu 

s'arranger pour le 

coincer ailleurs que 

sur les toits, suren-

chérit Vladislas.  soit 

dit sans vous offen-

ser , madame...\n 

ce que j'avais 

pas dit 

S'emploie lorsqu'on 

rapporte une conversa-

tion qui a été plus loin 

qu'on ne le souhaitait, 

dans la mesure où l'on 

s'était trop avancé sans 

y prendre garde. 

Ch.Bernet 

et P. Ré-

zeau, Dic-

tionnaire 

du français 

parlé 

    MMet - 

qu'on se le 

dise 

Pour marquer qu'un fait 

peu connu doit être 

largement divulgué ou 

pour lancer un avertis-

sement pouvait inclure 

une menace voilée. 

Ch.Bernet 

et P. Ré-

zeau, Dic-

tionnaire 

du français 

parlé 

formule invitant à répandre une 

nouvelle ou formule d'avertis-

sement (cf. À bon entendeur*, 

salut). 

Diction-

naires Le 

Robert - 

Le Petit 

Robert 

de la 

langue 

française 

( sur 

ligne) 

  Autre 

Des matelots ont 

alpagué les deux 

autres.\n     ) Cara-

cole fut, sera – 

demeure Caracole, 

qu'on se le dise – , 

c'est-à-dire quelque 

chose de foncière-

ment inanticipable. 

aussitôt dit, 

aussitôt fait 

la chose a été réalisée 

sans délai. 

Diction-

naires Le 

Robert - Le 

Petit Ro-

bert de la 

langue 

française ( 

sur ligne) 

Se dit pour exprimer une grande 

promptitude dans l’exécution de 

quelque chose. 

Wiktion-

naire 

L'action a été promp-

tement réalisée. 

 

L'Inter-

naute - 

Expres-

sions de 

la langue 

française 

SNe-

val 

– Eh bien, je crois 

qu'on y est, là.  Il 

vaut mieux qu'on 

arrête tout.  Puisque 

je ne fais rien, je 

vais aller le faire 

ailleurs.\n  aussitôt 

dit, aussitôt fait.  

Rassam monte sa 

société, Vicco Films. 

tu n'as qu'à 

dire 

➙ parler. Exprimer (sa 

volonté). ➙ comman-

der, ordonner. 

Diction-

naires Le 

Robert - Le 

Petit Ro-

bert de la 

langue 

française 

sur ligne 

S’emploie pour signifier qu’on 

est tout prêt à faire la chose dont 

il s’agit. 

Wiktion-

naire 
  

MCo

n 
- 
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Expression Variantes d'expression 
Fréquence 

Phraseorom 

Fréquence 

estimée 
Formule Phraseorom 

 

à qui le dis-tu 
à qui le dites-vous 24\24  

<w=à|A|À><l=qui><w=le><w=dis|dites><w=-tu|-

vous>:: docMeta(pubdate)>="1980" 

c’est plus facile à dire qu’à faire 
c’est plus facile à dire qu’à 

faire 
0\0  

<w=c’est><w=plus><w=facile><l=à><w=dire><l

=qu’à><w=faire>:: docMeta(pubdate)>="1980" 

\<l=ce|cela><l=être<l=plus><l=facile><l=à><l=di

re><l=que><l=à><l=faire>:: docMe-

ta(pubdate)>="1980" 

ça dit bien ce que ça veut dire ça dit bien ce que ça veut dire 5\5  
<l=ça><l=dire><l=bien><l=ce><l=que><l=ça><l

=vouloir><l=dire>:: docMeta(pubdate)>="1980" 

ça en dit long ça en dit long 12\12  
<l=ça|cela><l=en><l=dit|dire><l=long>:: docMe-

ta(pubdate)>="1980" 

ça me dit quelque chose ça me dit quelque chose 31/34  

<l=ça|cela,c=PRON,#1>&&<l=me,c=PRON,#2>

&&<l=dire,c=VERB,#3>&&<l=quelque 

chose,c=PRON,#4>::(OBJ,3,4) (SUBJ,3,1) 

(VMOD,3,2)&& docMeta(pubdate)>="1980" 

ça me dit rien ça ne me dit rien 38 \ 50  (76 ) 58 

<l=ça|cela,c=PRON,#1>&&<l=me,c=PRON,#2>

&&<l=dire,c=VERB,#3>&&<l=rien,c=PRON,#4

>::(OBJ,3,4) (SUBJ,3,1) (VMOD,3,2)&& docMe-

ta(pubdate)>="1980" 

ça me dit rien qui vaille 
ça ne me dit rien qui vaille\ 

cela ne me dit rien qui vaille 
12\12  

<l=ça|cela><l=ne><l=me><l=dire><l=rien><l=qu

i><l=valoir>:: docMeta(pubdate)>="1980" \  

<l=ça|cela><l=me><l=dire><l=rien><l=qui><l=v

aloir>:: docMeta(pubdate)>="1980" 

ça t'arracherait la langue de dire merci 
ça t'arracherait la langue de 

dire merci 
0\0  

<l=ça|cela><w=t'><l=arracherait><l=la><w=lang

ue><w=de><w=dire><w=merci>:: docMe-

ta(pubdate)>="1980" \ 

<l=ça|cela><l=t'><l=arracherait><l=la><l=langue

><l=de><l=dire><l=merci>:: docMe-

ta(pubdate)>="1980" 

ça va sans dire cela va sans dire 50\50 ( 94) 94 

<l=cela|ça,c=PRON,#1>&&<l=aller,c=VERB,#2

>&&<l=sans,c=PREP,#3>&&<l=dire,c=VERB,#

4>::(PREPOBJ,4,3) (SUBJ,2,1) (VMOD,2,4)&& 

docMeta(pubdate)>="1980" 

ce que j'en dis ce que j'en dis 5\24  
<l=ce|cela><l=que><l=je><l=en><l=dire>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" 
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ce qui est dit est dit ce qui est dit est dit 0\0  

 

<l=ce><l=qui><l=est><l=dit><l=est><l=dit>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" \ 

<w=ce><w=qui><w=est><w=dit><w=est><w=di

t>:: docMeta(pubdate)>="1980" 

c'est à toi de dire c'est à vous de dire 0\0  

<l=ce|cela,c=PRON,#1>&&<l=être,c=VERB,#2>

&&<l=à,c=PREP,#3>&&<l=toi|vous,c=PRON,#4

>&&<l=de,c=PREP,#5>&&<l=dire,c=VERB,#6>

::(OBJ_SPRED,2,4) (PREPOBJ,4,3) (PRE-

POBJ,6,5) (SUBJ,2,1) (VMOD,2,6)&& docMe-

ta(pubdate)>="1980" \ 

<l=ce|cela><l=être><l=à><w=toi|vous><l=de><l

=dire>:: docMeta(pubdate)>="1980" 

c'est assez dire c'est assez dire 4\7  
<l=ce><l=être><l=assez><l=dire>:: docMe-

ta(pubdate)>="1980" 

c'est beaucoup dire c'est beaucoup dire 21\25  

<l=ce|cela,c=PRON,#1>&&<l=être,c=VERB,#2>

&&<l=beaucoup,c=ADV,#3>&&<l=dire,c=VER

B,#4>::(OBJ,2,4) (SUBJ,2,1) 

(VMOD_POSIT1,2,3)&& docMe-

ta(pubdate)>="1980" 

c'est bien ce que je disais c'est bien ce que je disais 38\38  
<l=ce|cela><l=être><l=bien><l=ce><l=que><l=je

><w=disais>:: docMeta(pubdate)>="1980" 

c'est celui qui le dit qui l'est c'est celui qui le dit qui l'est 3\3  

<l=ce|cela,c=PRON,#1>&&<l=être,c=VERB,#2>

&&<l=celui,c=PRON,#3>&&<l=qui,c=PRON,#4

>&&<l=le,c=PRON,#5>&&<l=dire,c=VERB,#6>

&&<l=qui,c=PRON,#7>&&<l=le,c=PRON,#8>&

&<l=être,c=VERB,#9>::(CONNECT_REL,6,4) 

(CONNECT_REL,9,7) (COREF_REL,3,4) 

(OBJ,6,5) (OBJ_SPRED,2,3) (OBJ_SPRED,9,8) 

(SUBJ,2,1)&& docMeta(pubdate)>="1980"  \ 

<l=ce|cela><l=être><l=celui><l=qui><l=le><l=di

re><l=qui><l=le><l=être>:: docMe-

ta(pubdate)>="1980" 

c'est dit c'est dit 46\50 (70) 64 

<l=ce|cela><w=est><w=dit>::(AUXIL_PASSIVE

,3,2) (DEEPOBJ,3,1)&& docMe-

ta(pubdate)>="1980" 

c'est dur à dire c'est dur à dire 3\4  
<l=ce|cela><l=être><l=dur><l=à|a><l=dire>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" 

c'est facile à dire c'est facile à dire 17\40  

<l=ce|cela,c=PRON,#1>&&<l=être,c=VERB,#2>

&&<l=facile,c=ADJ,#3>&&<l=à,c=PREP,#4>&

&<w=dire,c=VERB,#5>::(ADJMOD,3,5) 

(OBJ_SPRED,2,3) (PREPOBJ,5,4) 

(SUBJ,2,1)&& docMeta(pubdate)>="1980" 

c'est façon de dire façon de dire 3\50 (87) 5 
<l=façon><l=de><l=dire>:: docMe-

ta(pubdate)>="1980" 
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c'est juste pour dire juste pour dire 6\9  

<l=juste,c=ADV,#1>&&<l=pour,c=PREP,#2>&

&<l=dire,c=VERB,#3>::(PREPOBJ,3,2)&& 

docMeta(pubdate)>="1980" \ 

<l=ce,c=PRON,#1>&&<l=être,c=VERB,#2>&&

<l=juste,c=ADJ,#3>&&<l=pour,c=PREP,#4>&&

<l=dire,c=VERB,#5>::(OBJ_SPRED,2,3) (PRE-

POBJ,5,4) (SUBJ,2,1) (VMOD,2,5)&& docMe-

ta(pubdate)>="1980" 

c'est le cas de le dire c'est le cas de le dire 50\50 ( 60) 60 
<l=ce><l=être><l=le><l=cas><l=de><l=le><w=d

ire>:: docMeta(pubdate)>="1980" 

c'est le moins qu'on puisse dire 
c'est le moins qu'on puisse 

dire 
37\50(82) 61 

<l=ce|cela><l=être><l=le><l=moins><l=que><l=

on><l=pouvoir><w=dire>:: docMe-

ta(pubdate)>="1980" 

c'est manière de dire c'est manière de dire 1\1  
<l=ce><l=être><l=manière><l=de><l=dire>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" 

c'est moi qui te le dis c'est moi qui vous le dis 34\34  
<l=ce|cela><l=être><l=moi><l=qui><w=te|vous>

<l=le><l=dire>:: docMeta(pubdate)>="1980" 

c'est pas des choses à dire 

ce n'est pas des choses à dire 

\ ce ne sont pas des choses à 

dire 

1\1  
<l=ce|cela><l=être><l=pas><l=un><l=chose><l=

à><l=dire>:: docMeta(pubdate)>="1980" 

c'est pas dit ce n'est pas dit 1\10  
<l=ce><l=être><l=pas><l=dire>:: docMe-

ta(pubdate)>="1980" 

c'est pas peu dire ce n'est pas peu dire 0\0  

<l=ce><l=être><l=pas><l=peu><l=dire>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" \ 

<l=ce,c=PRON,#1>&&<c=PRON,#7>&&<l=ne,c

=NEG,#2>&&<l=être,c=VERB,#3>&&<l=pas,c=

ADV,#4>&&<l=peu,c=ADV,#5>&&<l=dire,c=V

ERB,#6>::(CONNECT_REL,3,7) (CO-

REF_REL,1,7) (OBJ_SPRED,3,6) 

(VMOD_POSIT1,3,5)&& docMe-

ta(pubdate)>="1980" 

c'est pas pour dire 
ce n'est pas pour dire\ça n'est 

pas pour dire 
8\9  

<l=ce|ça><l=ne>?<l=être><l=pas><l=pour><l=di

re>:: docMeta(pubdate)>="1980" 

c'est pas une chose à dire ce n'est pas une chose à dire 1\4  

<l=ce,c=PRON,#1>&&<l=être,c=VERB,#2>&&

<l=pas,c=ADV,#3>&&<l=un,c=DET,#4>&&<l=

chose,c=NOUN,#5>&&<l=à,c=PREP,#6>&&<l=

dire,c=VERB,#7>::(DETERM,5,4) 

(OBJ_SPRED,2,5) (PREPOBJ,7,6) (SUBJ,2,1) 

(VMOD,2,7) (VMOD_POSIT1,2,3)&& docMe-

ta(pubdate)>="1980" \ 

<l=ce|c><l=ne><l=être><l=pas><l=un><l=chose

><l=à><l=dire>::: docMeta(pubdate)>="1980" 

c'est peu dire 
c'est peu dire \ c'est trop peu 

dire 
22\50  

<l=ce|cela><l=être><l=peu><l=dire>:: docMe-

ta(pubdate)>="1980" \ 

<l=ce|cela><l=être><l=trop><l=peu><l=dire>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" 
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c'est rien de le dire 
c'est rien de le dire \ ce n'est 

rien de le dire 
14\14  

<l=ce><l=être><l=rien><l=de><l=le><l=dire>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" \ 

<l=ce><l=ne><l=être><l=rien><l=de><l=le><l=d

ire>:: docMeta(pubdate)>="1980" 

c'est te dire c'est vous dire 41\50 (57) 47 
<l=ce><l=être><w=te|vous><l=dire>:: docMe-

ta(pubdate)>="1980" 

c'est toi qui le dis c'est vous qui le dites 49\49  
<l=ce><l=être><w=toi|vous><l=qui><l=le><w=d

is|dites>:: docMeta(pubdate)>="1980" 

c'est tout dire c'est dire 33\34  
<l=ce><l=être><l=tout>?<w=dire>:: docMe-

ta(pubdate)>="1980" 

c'est trop dire c'est trop dire 4\4  
<l=ce><l=être><l=trop><l=dire>:: docMe-

ta(pubdate)>="1980" 

c'est vite dit c'est vite dit 30\30  
<l=ce|cela><l=être><l=vite><l=dire>:: docMe-

ta(pubdate)>="1980" 

comme je te le dis comme je vous le dis 37\37  
<l=comme><l=je><w=te|vous><l=le><w=dis>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" 

comme je te dis comme je vous dis 22\22  
<l=comme><l=je><w=te|vous><w=dis>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" 

comme je te disais comme je vous disais 17\22  
<l=comme><l=je><w=vous|te><w=disais>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" 

comme qui dirait comme qui dirait 49\50 ( 102) 100 
<l=comme><l=qui><w=dirait>::(CONNECT_RE

L,3,2)&& docMeta(pubdate)>="1980" 

comme tu dis comme vous dites 50\50 ( 566) 566 
<l=comme><l=tu|vous><w=dis|dites>:: docMe-

ta(pubdate)>="1980" 

comment dirais-je comment dirais-je 38\38  
<l=comment><w=dirais><l=je>:: docMe-

ta(pubdate)>="1980" 

comment dire comment dire 41\50 ( 438) 359 
<l=comment,c=ADV,#1>&&<w=dire,c=NOUN,#

2>:: docMeta(pubdate)>="1980" 

comment te dire comment te dire 26\50 (55) 29 

<l=comment,c=ADV,#1>&&<l=te,c=PRON,#2>

&&<w=dire,c=VERB,#3>::(OBJ,3,2)&& docMe-

ta(pubdate)>="1980" 

dis  voir dites voir 37\44  <l=dire><w=voir>:: docMeta(pubdate)>="1980" 

dis donc ! ( Interpellation ) dites donc 35\50 ( 878) 615 <l=dire><l=donc>:: docMeta(pubdate)>="1980" 

dis donc ! ( Expressif ) dites donc 35\50 (878) 615 <l=dire><l=donc>:: docMeta(pubdate)>="1980" 
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dis-moi merci dites-moi merci 4\4  

<l=dire,c=VERB,#1>&&<l=moi,c=PRON,#2>&

&<l=merci,c=NOUN,#3>:: docMe-

ta(pubdate)>="1980" \  

<l=dire><l=moi><l=merci>:: docMe-

ta(pubdate)>="1980" 

dis-moi merde dites-moi merde 2\2  
<l=dire><l=moi><l=merder>:: docMe-

ta(pubdate)>="1980" 

dis-moi que c'est une farce dis-moi que c'est une farce 0\0  

<l=dire><l=moi><l=que><l=ce><l=être><l=un>

<l=farce>:: docMeta(pubdate)>="1980" \ 

<l=dire,c=VERB,#1>&&<l=moi,c=PRON,#2>&

&<l=que,c=CONJQUE,#3>&&<l=ce,c=PRON,#

4>&&<l=être,c=VERB,#5>&&<l=un,c=DET,#6>

&&<l=farce,c=NOUN,#7>::(CONNECT,5,3) 

(DETERM,7,6) (OBJ_PROPQUE,1,5) 

(OBJ_SPRED,5,7) (SUBJ,5,4) (VMOD,1,2)&& 

docMeta(pubdate)>="1980" 

disons le mot disons le mot 6\50 ( 83) 10 
<l=dire><l=le><l=mot>:: docMe-

ta(pubdate)>="1980" 

disons mieux disons mieux 1\50(55) 1 
<l=dire><l=mieux>::(VMOD_POSIT1,1,2)&& 

docMeta(pubdate)>="1980" 

disons-le disons-le 18\31  
<w=disons><w=-le>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" 

dis-toi bien une chose dis-toi bien une chose 5\5  
<l=dire><l=toi><l=bien><l=un><l=chose>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" 

entre nous soit dit entre nous soit dit 3\3  
<l=entre><l=nous><l=être><l=dire>:: docMe-

ta(pubdate)>="1980" 

il faut bien le dire \ il faut le dire faut bien le dire \ faut le dire 42\50 (61) 51 
<l=falloir><l=bien>?<l=le><l=dire>:: docMe-

ta(pubdate)>="1980" 

il faut le dire vite faut le dire vite 2\2  
<l=il><l=falloir><l=le><l=dire><l=vite>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" 

il faut te dire merci il faut te dire merci 0\0  
<l=il><l=falloir><l=te><l=dire><l=merci>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" 

il faut te le dire en quelle langue 
il faut te le dire en quelle 

langue 
2\2  

<l=il><l=falloir><l=te><l=le><l=dire><l=en><l=

quel><l=langue>:: docMeta(pubdate)>="1980" 

il faut tout te dire il faut tout vous dire 4\5  
<l=il><l=falloir><l=tout><w=te|vous><l=dire>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" 

il va sans dire il va sans dire 6\50 ( 187) 22 
<l=il><l=aller><l=sans><l=dire>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" 

il y a pas à dire il n'y a pas à dire 23\23  

<l=il><l=y><l=avoir><l=pas><l=à><l=dire>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" et 

<l=il><l=ne><l=y><l=avoir><l=pas><l=à><l=dir

e>:: docMeta(pubdate)>="1980" 

http://phraseotext.univ-grenoble-alpes.fr/lexicoscope_2.0/analytics?session_id=20230316124418pm45/query_33&paste_query=%3cw%3Ddisons%3e%3cw%3D-le%3e%3A%3A%20docMeta(pubdate)%3e%3D%221980%22
http://phraseotext.univ-grenoble-alpes.fr/lexicoscope_2.0/analytics?session_id=20230316124418pm45/query_33&paste_query=%3cw%3Ddisons%3e%3cw%3D-le%3e%3A%3A%20docMeta(pubdate)%3e%3D%221980%22
http://phraseotext.univ-grenoble-alpes.fr/lexicoscope_2.0/analytics?session_id=20230310114637am79/query_25&paste_query=%3cl%3Dil%3e%3cl%3Daller%3e%3cl%3Dsans%3e%3cl%3Ddire%3e%3A%3A%20docMeta(pubdate)%3e%3D%221980%22
http://phraseotext.univ-grenoble-alpes.fr/lexicoscope_2.0/analytics?session_id=20230310114637am79/query_25&paste_query=%3cl%3Dil%3e%3cl%3Daller%3e%3cl%3Dsans%3e%3cl%3Ddire%3e%3A%3A%20docMeta(pubdate)%3e%3D%221980%22
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il y a pas grand chose à dire 
il n'y a pas grand chose à dire 

\ y a pas grand chose à dire 
0\0  

<l=il><l=ne><l=y><l=avoir><l=pas><l=grand><

l=chose><l=à><l=dire>:: docMe-

ta(pubdate)>="1980" \ 

<l=il><l=y><l=avoir><l=pas><l=grand><l=chose

><l=à><l=dire>:: docMeta(pubdate)>="1980" 

j'ai dit j'ai dit 4\ 50 (2694) 216 
<l=je><w=ai><w=dit>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" 

j'ai mon mot à dire j'ai mon mot à dire 9\9  
<l=je><l=avoir><l=mon><l=mot><l=à><l=dire>:

: docMeta(pubdate)>="1980" 

j'ai pas dit mon dernier mot j'ai pas dit mon dernier mot 1\1  
<l=je><l=avoir><l=pas><l=dire><l=mon><l=der

nier><l=mot>:: docMeta(pubdate)>="1980" 

j'allais dire j'allais dire 45\50 ( 77) 69 
<l=je><w=allais><l=dire>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" 

j'allais le dire j'allais le dire 9\9  
<l=je><w=allais><l=le><l=dire>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" 

je dis ça je dis rien je dis ça je ne dis rien 2\2  
<l=je><l=dire><l=ça><l=je><l=dire><l=rien>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" 

je dis pas je ne dis pas 6\50(366) 44 
<l=je><l=ne>?<w=dis><l=pas>:: docMe-

ta(pubdate)>="1980" 

je disais ça comme ça je disais ça comme ça 8\8  
<l=je><w=disais><l=ça><l=comme><l=ça>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" 

je l'avais bien dit je l'avais bien dit 5\5  
<l=je><l=le><w=avais><l=bien><l=dire>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" 

je me disais je me disais aussi 25\50 ( 79) 40 
<l=je><l=me><w=disais><l=aussi>?:: docMe-

ta(pubdate)>="1980" 

je ne saurais dire je ne saurais dire 8\ 50 ( 152) 24 
<l=je><l=ne><w=saurais><l=dire>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" 

je suis heureux de te l'entendre dire 
je suis heureux de vous l'en-

tendre dire 
5\5  

<l=je,c=PRON,#1>&&<l=être,c=VERB,#2>&&<

l=heureux,c=ADJ,#3>&&<l=de,c=PREP,#4>&&

<w=vous|te,c=PRON,#5>&&<l=le,c=PRON,#6>

&&<l=entendre,c=VERB,#7>&&<l=dire,c=VER

B,#8>::(ADJMOD,3,5) (OBJ,7,6) 

(OBJ_COORD,2,7) (OBJ_SPRED,2,3) (PRE-

POBJ,5,4) (SUBJ,2,1) (SUBJ,8,6) 

(VMOD,7,8)&& docMeta(pubdate)>="1980" 

je te dis pas je vous dis pas 22\50 ( 56) 25 
<l=je><w=vous|te><l=dire><l=pas>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" 

je te dis que ça je ne vous dis que ça 14\32  

<l=je><l=vous|te><l=dire><l=que><l=ça>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" \ 

<l=je><l=ne><l=vous|te><l=dire><l=que><l=ça>

:: docMeta(pubdate)>="1980" 

http://phraseotext.univ-grenoble-alpes.fr/lexicoscope_2.0/analytics?session_id=20230310051542pm92/query_1&paste_query=%3cl%3Dje%3e%3cw%3Dai%3e%3cw%3Ddit%3e%3A%3A%20docMeta(pubdate)%3e%3D%221980%22
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http://phraseotext.univ-grenoble-alpes.fr/lexicoscope_2.0/analytics?session_id=20230310051542pm92/query_5&paste_query=%3cl%3Dje%3e%3cw%3Dallais%3e%3cl%3Ddire%3e%3A%3A%20docMeta(pubdate)%3e%3D%221980%22
http://phraseotext.univ-grenoble-alpes.fr/lexicoscope_2.0/analytics?session_id=20230310051542pm92/query_5&paste_query=%3cl%3Dje%3e%3cw%3Dallais%3e%3cl%3Ddire%3e%3A%3A%20docMeta(pubdate)%3e%3D%221980%22
http://phraseotext.univ-grenoble-alpes.fr/lexicoscope_2.0/analytics?session_id=20230310051542pm92/query_6&paste_query=%3cl%3Dje%3e%3cw%3Dallais%3e%3cl%3Dle%3e%3cl%3Ddire%3e%3A%3A%20docMeta(pubdate)%3e%3D%221980%22
http://phraseotext.univ-grenoble-alpes.fr/lexicoscope_2.0/analytics?session_id=20230310051542pm92/query_6&paste_query=%3cl%3Dje%3e%3cw%3Dallais%3e%3cl%3Dle%3e%3cl%3Ddire%3e%3A%3A%20docMeta(pubdate)%3e%3D%221980%22
http://phraseotext.univ-grenoble-alpes.fr/lexicoscope_2.0/analytics?session_id=20230310051542pm92/query_8&paste_query=%3cl%3Dje%3e%3cl%3Ddire%3e%3cl%3Dça%3e%3cl%3Dje%3e%3cl%3Ddire%3e%3cl%3Drien%3e%3A%3A%20docMeta(pubdate)%3e%3D%221980%22
http://phraseotext.univ-grenoble-alpes.fr/lexicoscope_2.0/analytics?session_id=20230310051542pm92/query_8&paste_query=%3cl%3Dje%3e%3cl%3Ddire%3e%3cl%3Dça%3e%3cl%3Dje%3e%3cl%3Ddire%3e%3cl%3Drien%3e%3A%3A%20docMeta(pubdate)%3e%3D%221980%22
http://phraseotext.univ-grenoble-alpes.fr/lexicoscope_2.0/analytics?session_id=20230310051542pm92/query_13&paste_query=%3cl%3Dje%3e%3cw%3Ddisais%3e%3cl%3Dça%3e%3cl%3Dcomme%3e%3cl%3Dça%3e%3A%3A%20docMeta(pubdate)%3e%3D%221980%22
http://phraseotext.univ-grenoble-alpes.fr/lexicoscope_2.0/analytics?session_id=20230310051542pm92/query_13&paste_query=%3cl%3Dje%3e%3cw%3Ddisais%3e%3cl%3Dça%3e%3cl%3Dcomme%3e%3cl%3Dça%3e%3A%3A%20docMeta(pubdate)%3e%3D%221980%22
http://phraseotext.univ-grenoble-alpes.fr/lexicoscope_2.0/analytics?session_id=20230310051542pm92/query_15&paste_query=%3cl%3Dje%3e%3cl%3Dle%3e%3cw%3Davais%3e%3cl%3Dbien%3e%3cl%3Ddire%3e%3A%3A%20docMeta(pubdate)%3e%3D%221980%22
http://phraseotext.univ-grenoble-alpes.fr/lexicoscope_2.0/analytics?session_id=20230310051542pm92/query_15&paste_query=%3cl%3Dje%3e%3cl%3Dle%3e%3cw%3Davais%3e%3cl%3Dbien%3e%3cl%3Ddire%3e%3A%3A%20docMeta(pubdate)%3e%3D%221980%22
http://phraseotext.univ-grenoble-alpes.fr/lexicoscope_2.0/analytics?session_id=20230310051542pm92/query_21&paste_query=%3cl%3Dje%3e%3cl%3Dne%3e%3cw%3Dsaurais%3e%3cl%3Ddire%3e%3A%3A%20docMeta(pubdate)%3e%3D%221980%22
http://phraseotext.univ-grenoble-alpes.fr/lexicoscope_2.0/analytics?session_id=20230310051542pm92/query_21&paste_query=%3cl%3Dje%3e%3cl%3Dne%3e%3cw%3Dsaurais%3e%3cl%3Ddire%3e%3A%3A%20docMeta(pubdate)%3e%3D%221980%22
http://phraseotext.univ-grenoble-alpes.fr/lexicoscope_2.0/analytics?session_id=20230310051542pm92/query_25&paste_query=%3cl%3Dje%3e%3cl%3Dvous|te%3e%3cl%3Ddire%3e%3cl%3Dpas%3e%3A%3A%20docMeta(pubdate)%3e%3D%221980%22
http://phraseotext.univ-grenoble-alpes.fr/lexicoscope_2.0/analytics?session_id=20230310051542pm92/query_25&paste_query=%3cl%3Dje%3e%3cl%3Dvous|te%3e%3cl%3Ddire%3e%3cl%3Dpas%3e%3A%3A%20docMeta(pubdate)%3e%3D%221980%22
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je te l'avais bien dit je vous l'avais bien dit 37\50 ( 62) 46 
<l=je><w=vous|te><l=le><l=avoir><l=bien><l=d

ire>:: docMeta(pubdate)>="1980" 

je te le fais pas dire je ne vous le fais pas dire 50\50  
<l=je><l=ne>?<w=te|vous><l=le><l=faire><l=pa

s><l=dire>:: docMeta(pubdate)>="1980" 

je te l'envoie pas dire 
je ne te l'envoie pas dire \ je 

ne vous l'envoie pas dire 
0\0  

<l=je><l=ne><w=te|vous><l=le><l=envoyer><l=

pas><l=dire>:: docMeta(pubdate)>="1980" \   

<w=je><w=ne><w=te><w=l'><w=envoie><w=p

as><w=dire>:: docMeta(pubdate)>="1980" \ 

je t'en dis pas plus 
je ne t'en dis pas plus \je ne 

vous en dis pas plus 
12\13  

<l=je><l=ne>?<l=te|vous><l=en><l=dire><l=pas

><l=plus>:: docMeta(pubdate)>="1980" 

je vais le dire autrement je vais le dire autrement 0\0  

<l=je><l=aller><le><dire><autrement>:: docMe-

ta(pubdate)>="1980" \ 

<l=je><l=vais|aller><l=le><l=dire><l=autrement

>:: docMeta(pubdate)>="1980" 

je vais te dire je vais vous dire 48\50 (568) 545 
<l=je><l=aller><l=te|vous><l=dire>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" 

je veux dire je veux dire 34\50 (2700) 1836 
<l=je><w=veux><w=dire>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" 

je vous dis que ça je vous dis que ça 1\9  
<l=je><l=vous><l=dire><l=que><l=ça>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" 

la messe est dite la messe est dite 28\29  
<l=le><l=messe><l=être><l=dire>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" 

le roi dit nous voulons le roi dit nous voulons 1\1  

<l=le><l=roi><l=dire><l=nous><l=vouloir>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" \ 

<l=le,c=DET,#1>&&<l=roi,c=NOUN,#2>&&<l=

dit,c=ADJ,#3>&&<l=nous,c=PRON,#4>&&<l=v

ouloir,c=VERB,#5>::(DETERM_DEF,2,1) 

(NMOD_POSIT1,2,3) (SUBJ,5,2)&& docMe-

ta(pubdate)>="1980" 

levez la main droite et dites je le jure 
levez la main droite et dites 

je le jure 
0\0  

<l=lever><l=la><l=main><l=droite><l=et><l=dir

e><l=je><l=le><l= jurer>:: docMe-

ta(pubdate)>="1980"\ <w=levez><w=la><w= 

main><w=droite><w=et><w=dites><w=je><w=l

e><w= jure>:: docMeta(pubdate)>="1980" 

mettons que je n'ai rien dit \ admettons que je 

n'ai rien dit 

mettons que j'ai rien dit \ 

admettons que j'ai rien dit 
3\3  

<l=mettre><l=que><l=je><l=avoir><l=rien><l=d

ire>:: docMeta(pubdate)>="1980" et 

<l=mettre><l=que><l=je><l=ne><l=avoir><l=rie

n><l=dire>:: docMeta(pubdate)>="1980" 

http://phraseotext.univ-grenoble-alpes.fr/lexicoscope_2.0/analytics?session_id=20230311095438am27/query_15&paste_query=%3cl%3Dje%3e%3cl%3Dvous|te%3e%3cl%3Dle%3e%3cl%3Davoir%3e%3cl%3Dbien%3e%3cl%3Ddire%3e%3A%3A%20docMeta(pubdate)%3e%3D%221980%22
http://phraseotext.univ-grenoble-alpes.fr/lexicoscope_2.0/analytics?session_id=20230311095438am27/query_15&paste_query=%3cl%3Dje%3e%3cl%3Dvous|te%3e%3cl%3Dle%3e%3cl%3Davoir%3e%3cl%3Dbien%3e%3cl%3Ddire%3e%3A%3A%20docMeta(pubdate)%3e%3D%221980%22
http://phraseotext.univ-grenoble-alpes.fr/lexicoscope_2.0/analytics?session_id=20230311095438am27/query_14&paste_query=%3cl%3Dje%3e%3cl%3Dne%3e%3cl%3Dte|vous%3e%3cl%3Dle%3e%3cl%3Dfaire%3e%3cl%3Dpas%3e%3cl%3Ddire%3e%3A%3A%20docMeta(pubdate)%3e%3D%221980%22
http://phraseotext.univ-grenoble-alpes.fr/lexicoscope_2.0/analytics?session_id=20230311095438am27/query_14&paste_query=%3cl%3Dje%3e%3cl%3Dne%3e%3cl%3Dte|vous%3e%3cl%3Dle%3e%3cl%3Dfaire%3e%3cl%3Dpas%3e%3cl%3Ddire%3e%3A%3A%20docMeta(pubdate)%3e%3D%221980%22
http://phraseotext.univ-grenoble-alpes.fr/lexicoscope_2.0/analytics?session_id=20230310051542pm92/query_27&paste_query=%3cl%3Dje%3e%3cl%3Daller%3e%3cl%3Dte|vous%3e%3cl%3Ddire%3e%3A%3A%20docMeta(pubdate)%3e%3D%221980%22
http://phraseotext.univ-grenoble-alpes.fr/lexicoscope_2.0/analytics?session_id=20230310051542pm92/query_27&paste_query=%3cl%3Dje%3e%3cl%3Daller%3e%3cl%3Dte|vous%3e%3cl%3Ddire%3e%3A%3A%20docMeta(pubdate)%3e%3D%221980%22
http://phraseotext.univ-grenoble-alpes.fr/lexicoscope_2.0/analytics?session_id=20230311122338pm56/query_1&paste_query=%3cl%3Dje%3e%3cw%3Dveux%3e%3cw%3Ddire%3e%3A%3A%20docMeta(pubdate)%3e%3D%221980%22
http://phraseotext.univ-grenoble-alpes.fr/lexicoscope_2.0/analytics?session_id=20230311122338pm56/query_1&paste_query=%3cl%3Dje%3e%3cw%3Dveux%3e%3cw%3Ddire%3e%3A%3A%20docMeta(pubdate)%3e%3D%221980%22
http://phraseotext.univ-grenoble-alpes.fr/lexicoscope_2.0/analytics?session_id=20230311122338pm56/query_2&paste_query=%3cl%3Dje%3e%3cl%3Dvous%3e%3cl%3Ddire%3e%3cl%3Dque%3e%3cl%3Dça%3e%3A%3A%20docMeta(pubdate)%3e%3D%221980%22
http://phraseotext.univ-grenoble-alpes.fr/lexicoscope_2.0/analytics?session_id=20230311122338pm56/query_2&paste_query=%3cl%3Dje%3e%3cl%3Dvous%3e%3cl%3Ddire%3e%3cl%3Dque%3e%3cl%3Dça%3e%3A%3A%20docMeta(pubdate)%3e%3D%221980%22
http://phraseotext.univ-grenoble-alpes.fr/lexicoscope_2.0/analytics?session_id=20230311122338pm56/query_4&paste_query=%3cl%3Dle%3e%3cl%3Dmesse%3e%3cl%3Dêtre%3e%3cl%3Ddire%3e%3A%3A%20docMeta(pubdate)%3e%3D%221980%22
http://phraseotext.univ-grenoble-alpes.fr/lexicoscope_2.0/analytics?session_id=20230311122338pm56/query_4&paste_query=%3cl%3Dle%3e%3cl%3Dmesse%3e%3cl%3Dêtre%3e%3cl%3Ddire%3e%3A%3A%20docMeta(pubdate)%3e%3D%221980%22
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mon petit doigt me l'a dit mon petit doigt me l'a dit 0\0  

<l=mon><l=petit><l=doigt><l=me><l=le><l=avo

ir><l=dire>:: docMeta(pubdate)>="1980" \ 

<l=mon,c=DET,#1>&&<l=petit,c=ADJ,#2>&&<l

=doigt,c=NOUN,#3>&&<l=me,c=PRON,#4>&&

<l=le,c=PRON,#5>&&<l=avoir,c=VERB,#6>&&

<l=dire,c=VERB,#7>::(AUXIL,7,6) (DE-

TERM_POSS,3,1) (NMOD_POSIT1,3,2) 

(OBJ,6,4) (OBJ,6,5)&& docMe-

ta(pubdate)>="1980" 

ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit 
ne me fais pas dire ce que j'ai 

pas dit 
13\13  

<l=ne><l=me><l=faire><l=pas><l=dire><l=ce><

l=que><l=je><l=ne><l=avoir><l=pas><l=dire>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" 

on dira ce qu'on voudra mais on dira ce qu'on voudra mais 3\6  

<l=on,c=PRON,#1>&&<l=dire,c=VERB,#2>&&

<l=ce,c=PRON,#3>&&<l=que,c=CONJQUE,#4>

&&<l=on,c=PRON,#5>&&<l=vouloir,c=VERB,#

6>&&<l=mais,c=COORD,#7>::(CONNECT_RE

L,6,4) (COREF_POSIT1_REL,3,4) (OBJ,2,3) 

(SUBJ,2,1) (SUBJ,6,5) 

(VMOD_POSIT1_SUBORD,2,6)&& 

docMeta(pubdate)>="1980" 

on dirait on dirait 
30\50 ( 

3914) 
2348 <l=on><w=dirait>:: docMeta(pubdate)>="1980" 

on dirait pas on ne dirait pas 35\50  

<l=on><l=dire><l=pas>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" et 

<l=on><l=ne><w=dirait><l=pas>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" 

on dit ça on dit ça 33\50 ( 52) 34 
<l=on><l=dire><l=ça>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" 

on lui dira on lui dira 0 \ 30  
<l=on><l=lui><w=dira>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" 

on peut le dire on peut le dire 22\48  
<l=on><w=peut><l=le><w=dire>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" 

on va dire ça comme ça on va dire ça comme ça 3\3  
<l=on><l=aller><l=dire><l=ça><l=comme><l=ç

a>:: docMeta(pubdate)>="1980" 

permets-moi de te dire permettez-moi de vous dire 8\50 (52) 8 
<l=permettre><l=moi><l=de><w=te|vous><l=dir

e>:: docMeta(pubdate)>="1980" 

pour le dire en un mot pour le dire en un mot 1\1  

<l=pour,c=PREP,#1>&&<l=le,c=PRON,#2>&&<

l=dire,c=VERB,#3>&&<l=en,c=PREP,#4>&&<l

=un,c=DET,#5>&&<l=mot,c=NOUN,#6>::(DET

ERM,6,5) (OBJ,3,2) (PREPOBJ,3,1) (PRE-

POBJ,6,4) (VMOD_POSIT1,3,6)&& docMe-

ta(pubdate)>="1980" 

puisque je te le dis puisque je vous le dis 24\24  
<l=puisque><l=je><l=te|vous><l=le><l=dire>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" 

http://phraseotext.univ-grenoble-alpes.fr/lexicoscope_2.0/analytics?session_id=20230312025659pm42/query_5&paste_query=%3cl%3Dne%3e%3cl%3Dme%3e%3cl%3Dfaire%3e%3cl%3Dpas%3e%3cl%3Ddire%3e%3cl%3Dce%3e%3cl%3Dque%3e%3cl%3Dje%3e%3cl%3Dne%3e%3cl%3Davoir%3e%3cl%3Dpas%3e%3cl%3Ddire%3e%3A%3A%20docMeta(pubdate)%3e%3D%221980%22
http://phraseotext.univ-grenoble-alpes.fr/lexicoscope_2.0/analytics?session_id=20230312025659pm42/query_5&paste_query=%3cl%3Dne%3e%3cl%3Dme%3e%3cl%3Dfaire%3e%3cl%3Dpas%3e%3cl%3Ddire%3e%3cl%3Dce%3e%3cl%3Dque%3e%3cl%3Dje%3e%3cl%3Dne%3e%3cl%3Davoir%3e%3cl%3Dpas%3e%3cl%3Ddire%3e%3A%3A%20docMeta(pubdate)%3e%3D%221980%22
http://phraseotext.univ-grenoble-alpes.fr/lexicoscope_2.0/analytics?session_id=20230312025659pm42/query_5&paste_query=%3cl%3Dne%3e%3cl%3Dme%3e%3cl%3Dfaire%3e%3cl%3Dpas%3e%3cl%3Ddire%3e%3cl%3Dce%3e%3cl%3Dque%3e%3cl%3Dje%3e%3cl%3Dne%3e%3cl%3Davoir%3e%3cl%3Dpas%3e%3cl%3Ddire%3e%3A%3A%20docMeta(pubdate)%3e%3D%221980%22
http://phraseotext.univ-grenoble-alpes.fr/lexicoscope_2.0/analytics?session_id=20230312025659pm42/query_8&paste_query=%3cl%3Don%2Cc%3DPRON%2C%231%3e%26%26%3cl%3Ddire%2Cc%3DVERB%2C%232%3e%26%26%3cl%3Dce%2Cc%3DPRON%2C%233%3e%26%26%3cl%3Dque%2Cc%3DCONJQUE%2C%234%3e%26%26%3cl%3Don%2Cc%3DPRON%2C%235%3e%26%26%3cl%3Dvouloir%2Cc%3DVERB%2C%236%3e%26%26%3cl%3Dmais%2Cc%3DCOORD%2C%237%3e%3A%3A(CONNECT_REL%2C6%2C4)%20(COREF_POSIT1_REL%2C3%2C4)%20(OBJ%2C2%2C3)%20(SUBJ%2C2%2C1)%20(SUBJ%2C6%2C5)%20(VMOD_POSIT1_SUBORD%2C2%2C6)%26%26%20docMeta(pubdate)%3e%3D%221980%22
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quand je te le disais quand je vous le disais 0\0  

<l=quand><l=je><w=te|vous><l=le><w=disais>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" \  

<l=quand,c=CONJ,#1>&&<l=je,c=PRON,#2>&

&<l=te|vous,c=PRON,#3>&&<l=le,c=PRON,#4>

&&<l=dire,c=VERB,#5>::(CONNECT,5,1) 

(OBJ,5,4) (SUBJ,5,2) (VMOD,5,3)&& docMe-

ta(pubdate)>="1980" 

que  veux-tu que je te dise 
que voulez-vous que je vous 

dise 
43\50  

<l=que><l=vouloir><l=tu|vous><l=que><l=je><l

=te|vous><w=dise>:: docMeta(pubdate)>="1980" 

\ ou  :  <l=que><l=vouloir><w=-tu|-

vous><l=que><l=je><w=te|vous><w=dise>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" 

que dire que dire 5\50 ( 418) 42 <l=que><w=dire>:: docMeta(pubdate)>="1980" 

que dis-je que dis-je 45\50 ( 97) 87 
<l=que><w=dis><w=-je>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" 

que tu dis que vous dites 2\50 ( 499) 20 
<l=que><w=tu|vous><w=dis|dites>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" 

que voulez-vous dire que veux-tu dire 49\50 (538) 527 
<l=que><l=vouloir><w=-tu|-vous><l=dire>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" 

qu'en dira-t-on qu'en dira-t-on 0\0  

<w=qu'><w=en><w=dira-t-on>:: docMe-

ta(pubdate)>="1980"\ 

<l=que><l=en><l=dire><l=-t-><l=on>:: docMe-

ta(pubdate)>="1980" \ 

<l=que><l=en><l=dire><l=-t><l=on>:: docMe-

ta(pubdate)>="1980" \  

<w=qu',#1>{1}+<>{0,2}<w=en,#2>{1}+<>{0,2}

<w=dira-t-on,#3> \ <l=que><l=en><w=dira-t-

on>:: docMeta(pubdate)>="1980" 

qu'en dis-tu qu'en dis-tu 50\50 ( 92) 92 
<l=que><l=en><l=dire><l=tu>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" 

qu'est-ce à dire qu'est-ce à dire 0\0  

<l=qu'><l=est-ce><l= à><l=dire> :: docMe-

ta(pubdate)>="1980" \ <l=qui est-ce><l= 

à><l=dire> :: docMeta(pubdate)>="1980"\ 

<w=qu'est-ce><w= à><w=dire> :: docMe-

ta(pubdate)>="1980" \ <w=qu'><w=est-

ce><w=à><w=dire>:: docMe-

ta(pubdate)>="1980" 

qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire 45\50 (231) 208 
<l=qui est-ce qui><l=ça><l=vouloir><l=dire>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" 

qu'est-ce que je dis qu'est-ce que je dis 17\23  
<l=qui est-ce qui><l=je><w=dis>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" 
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qu'est-ce que je voulais dire qu'est-ce que je voulais dire 1\2  
<l=qui est-ce qui><l=je><w=voulais><w=dire>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" 

qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce qu'on dit 3\9  
<l=qui est-ce qui><w=on><w=dit>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" 

qu'est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qu'on peut dire 2\4  
<l=qui est-ce qui><l=on><l=pouvoir><l=dire>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" 

si je puis dire si je puis dire 50\50 (153) 153 
<l=si><l=je><w=puis><l=dire>:: docMe-

ta(pubdate)>="1980" 

si j'ose dire si j'ose dire 50\50 (149) 149 
<l=si><l=je><l=oser><l=dire>:: docMe-

ta(pubdate)>="1980" 

si le cœur vous en dit si le cœur vous en dit 0\0  

<l=si><l=le><l=cœur><l=vous> 

<l=en><l=dire>:: docMeta(pubdate)>="1980" \ 

<w=si><w=le><w=cœur><w=vous> 

<w=en><w=dit>:: docMeta(pubdate)>="1980" 

si on m'avait dit si on m'avait dit 6\35  
<l=si><l=on><l=me><l=avoir><w=dit>:: docMe-

ta(pubdate)>="1980" 

si on te demande tu diras que tu n'en sais rien 
si on te demande tu diras que 

tu n'en sais rien 
0\0  

 

 

<l=si><l=on><l=te><l=demander><l=tu><l=dire

><l=que><l=tu><l=ne><l=en><l=savoir><l=rien

>:: docMeta(pubdate)>="1980"\ 

<w=si><w=on><w=te><w=demande><w=tu><w

=diras><w=que><w=tu><w=n'><w=en><w=sais

><w=rien>:: docMeta(pubdate)>="1980" 

si tu le dis si vous le dites 47\50 (100) 94 
<l=si><w=tu|vous><l=le><l=dire>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" 

si tu vois ce que je veux dire 
si vous voyez ce que je veux 

dire 
50\50 (220) 220 

<l=si><w=tu|vous><l=voir><l=ce><l=que><l=je

><l=vouloir><l=dire>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" 

soit dit en passant soit dit en passant 50\50 (109) 109 
<l=être><l=dire><l=en><l=passer>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" 

soit dit entre nous soit dit entre nous 7\9  
<l=être><l=dire><l=entre><l=nous>:: docMe-

ta(pubdate)>="1980" 

soit dit entre parenthèses soit dit entre parenthèses 1\1  
<l=être><l=dire><l=entre><l=parenthèse>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" 

tiens-toi le pour dit tenez-vous le pour dit 9\10  
<l=tenir><l=toi|vous><l=le><l=pour><l=dit>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" 

tout est dit tout est dit 32\33  
<l=tout><l=est><l=dit>:: docMe-

ta(pubdate)>="1980" 
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tu crois pas si bien dire 
vous ne croyez pas si bien 

dire 
24\26  

<l=tu|vous,c=PRON,#1>&&<l=croire,c=VERB,#

2>&&<l=pas,c=ADV,#3>&&<l=si,c=CONJ,#4>

&&<l=bien,c=NOUN,#5>&&<l=dire,c=VERB,#

6>::(OBJ,2,5) (OBJ_COORD,2,6) (SUBJ,2,1) 

(VMOD_POSIT1,2,3)&& 

docMeta(pubdate)>="1980" et 

<l=tu|vous><l=croire><l=pas><l=si><l=bien><l=

dire>:: docMeta(pubdate)>="1980" 

tu dis vous dites 9\50(1725) 311 

<w=Tu|Vous><w=dis|dites>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" 

\<l=tu|vous><w=dis|dites>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" \ 

<w=tu|vous><w=dis|dites>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" 

tu l'as dit bouffi tu l'as dit, bouffi 0\0  

<l=tu><l=le><l=as><l=dire><w=bouffi>:: 

docMeta(pubdate)>="1980"\ 

<l=tu><l=le><l=as><l=dire><l=bouffir>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" \ 

<w=tu><w=l'><w=as><w=dit><w=bouffi>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" \ 

<l=tu><l=l'><l=as><l=dire><l=bouffi>:: docMe-

ta(pubdate)>="1980" 

tu me dis tu me dis 2\50 ( 203) 8 
<l=tu><l=me><w=dis>:: docMe-

ta(pubdate)>="1980" 

tu me disais tu me disais 3\50 (70) 4 
<l=tu><l=me><w=disais>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" 

tu m'en diras des nouvelles vous m'en direz des nouvelles 16\18  

<l=tu|vous,c=PRON,#1>&&<l=me,c=PRON,#2>

&&<l=en,c=PRON,#3>&&<l=dire,c=VERB,#4>

&&<l=de,c=PREP,#5>&&<l=nouvelle,c=NOUN,

#6>::(OBJ,4,2) (PREPOBJ,6,5) (SUBJ,4,1) 

(VMOD,4,3) (VMOD_POSIT1,4,6)&& docMe-

ta(pubdate)>="1980" 

tu m'en diras tant vous m'en direz tant 21\21  
<l=tu|vous><l=me><l=en><l=dire><l=tant>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" 

tu peux le dire vous pouvez le dire 48\50 (74) 71 
<l=tu|vous><w=pouvez|peux><l=le><l=dire>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" 

tu sais pas ce que tu dis 

tu ne sais pas ce que tu dis \ 

vous ne savez pas ce que 

vous dites 

32\32  

<l=tu|vous><l=savoir><l=pas><l=ce><l=que><l=

tu|vous><l=dire>:: docMeta(pubdate)>="1980" et 

<l=tu|vous><l=ne><l=savoir><l=pas><l=ce><l=q

ue><l=tu|vous><l=dire>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" 

tu veux dire vous voulez dire 
33\50 ( 

1792) 
1183 

<l=tu|vous><w=veux|voulez><l=dire>:: docMe-

ta(pubdate)>="1980" 

tu veux que je te dise vous voulez que je vous dise 18\50 ( 183) 66 
<l=tu|vous><w=veux|voulez><l=que><l=je><l=t

e|vous><l=dire>:: docMeta(pubdate)>="1980" 
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tu vois ce que je veux dire 
vous voyez ce que je veux 

dire 
50\50 ( 358) 358 

<l=tu|vous><w=vois|voyez><l=ce><l=que><l=je

><l=vouloir><l=dire>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" 

va pas dire n'allez pas dire 2\50 ( 54) 2 

<l=ne><l=aller><l=pas><l=dire>:: docMe-

ta(pubdate)>="1980" et 

<l=aller><l=pas><l=dire>:: docMe-

ta(pubdate)>="1980" 

voilà qui est dit 
voilà qui est dit \ voilà qui est 

bien dit 
8\8  

<l=voilà><l=qui><l=être><l=dire>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" et 

<l=voilà><l=qui><l=être><l=bien><l=dire>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" 

tu m'as dit vous m'avez dit 1\50 ( 493) 10 
<l=tu|vous><l=me><w=as|avez><w=dit>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" 

comme on dit comme on dit 23\50 ( 591) 272 
<l=comme><l=on><w=dit>:: docMe-

ta(pubdate)>="1980" 

cela est bientôt dit cela est bientôt dit 0\0  

<l=cela|ça><l=être><l=bientôt><l=dire>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" \ 

<w=cela><w=est><w=bientôt><l=dit>:: docMe-

ta(pubdate)>="1980" 

c'est beaucoup dire, trop dire c'est beaucoup dire, trop dire 0\0  

<l=ce><l=être><l=beaucoup><l=dire><l=trop><l

=dire>:: docMeta(pubdate)>="1980" \ 

<l=ce><l=être><l=beaucoup><l=dire>:: docMe-

ta(pubdate)>="1980" \ 

<l=c'><l=être><l=beaucoup><l=dire><l=trop><l

=dire>:: docMeta(pubdate)>="1980" 

cela vous plaît à dire cela vous plaît à dire 0\0  

<l=cela><l=vous><l=plaire><l=à><l=dire>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" \  

<w=cela><w=vous><w=plaît><w=à><w=dire>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" 

soit dit sans vous offenser ( fâcher) 
soit dit sans t'offenser ( fâ-

cher) 
2\3  

<l=être><l=dire><l=sans><l=te|vous><l=offenser

|fâcher>:: docMeta(pubdate)>="1980" 

ce que j'avais pas dit! ce que j'avais pas dit 0\1  

<l=ce><l=que><l=je><l=avoir><l=pas><l=dire>:

: docMeta(pubdate)>="1980" \ 

<w=ce><w=que><w=j'><w=avais><w=pas><w=

dit>:: docMeta(pubdate)>="1980" 

qu'on se le dise qu'on se le dise 16\21  
<l=que><l=on><l=se><l=le><l=dire>:: 

docMeta(pubdate)>="1980" 

tu n'as qu'à dire vous n'avez qu'à dire 0\13  
<l=tu|vous><l=ne><l=avoir><l=que><l=à><l=dir

e>:: docMeta(pubdate)>="1980" 
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RÉSUMÉ 

 

Ce mémoire s’inscrit dans le cadre du projet Constructions des phrases PREFABriquées dans 

les interactions langagières (PREFAB). Ce projet a pour ambition de recenser et de modéliser 

les expressions préfabriquées les plus productives dans les interactions en français, en 

s'appuyant sur une étude approfondie d'un corpus exhaustif. L’objectif de ce travail est l’étude 

lexicographique et syntaxique d’un ensemble des phrases préfabriquées à fonction 

métalinguistique autour du verbe dire, basée sur la recherche sur corpus Phraseorom 

(français langue source) et d'autres ressources lexicographiques. Nous nous concentrons 

ensuite sur l'analyse linguistique des expressions les plus productives dans notre corpus afin 

de pouvoir comprendre leur type pragmatique et indiquer leur fonction pour ensuite les 

regrouper. 

 

 

 

 

KEYWORDS : phraseology, corpus linguistics, prefabricated sentence, pragmatic function, 
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ABSTRACT 

 

This thesis is part of the project « Constructions of PREFABricated sentences in language 

interactions (PREFAB) ». The aim of this project is to identify and model the most productive 

prefabricated expressions in French interactions, based on an in-depth study of an exhaustive 

corpus. The objective of this work is the lexicographic and syntactic study of a set of 

prefabricated phrases with a metalinguistic function around the verb dire, based on research 

on the Phraseorom corpus (French as a source language) and other lexicographic resources. 

We then focus on the linguistic analysis of the most productive expressions in our corpus, in 

order to understand their pragmatic type and indicate their function, thus grouping them 

together.                                                                         
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