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La sémantique verbale :  
le cas des verbes de mouvement  

et de position 

VLADIMIR BELIAKOV

1. Introduction 
Dans le présent article, je m’intéresserai aux verbes russes. Mon 

travail aura pour but d’apporter une contribution, même fragmen-
taire, à la thèse que l’analyse des mots à travers l’interprétation de 
leurs emplois conduit à dégager des régularités que la définition de 
ces mots ne permettrait pas de prédire et, par conséquent, de dé-
montrer que la sémantique ne double pas la lexicographie. 

Dans un premier temps, j’examinerai les verbes de mouvement 
indéterminés afin de faire apparaître leurs propriétés et de poser 
que ces verbes peuvent être rattachés à deux classes sémantiques 
différentes. Dans un second temps, je traiterai les verbes de posi-
tion pour mettre en évidence le fait que la combinatoire de ces 
verbes est fonction de leurs caractéristiques sémantiques autres que 
celles indiquées dans leurs définitions.  

Dans ma démarche, je m’appuierai sur les travaux de 
Ju. Apresjan (1967, 2009) et E. Raxilina (2000). 

Je commencerai par les verbes de mouvement indéterminés in-
transitifs. 

2. Les verbes de mouvement indéterminés 
Les verbes de mouvement indéterminés, qui représentent une 

catégorie grammaticale à part, désignent : 
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– un mouvement complexe qui s’effectue dans des directions 
multiples �� ����� ��	
� �� ����� « Il se déplaçait beaucoup dans le 
pays », ���
 ������ �� ��� « Les enfants courent dans la forêt » ; 

– un mouvement aller et retour : �� ��� ����� ��� ��	
� �� 
����
 « Cela fait déjà de nombreuses années qu’il va aux cours de 
tennis », � ������� ��	� �� ��	
�
 � ����� « L’année dernière nous 
sommes allés à Moscou » ; 

– ou bien un acte générique, une capacité d’effectuer un mou-
vement : ��� ������ ������� « Vasja nage bien », ��
�� ������, � 
���� ������� « L’oiseau vole, et le serpent rampe ». Cette dernière 
valeur ne m’intéressera pas ici, car elle n’exprime pas le déplace-
ment à proprement parler. 

2.1. Différences sémantiques 
Commençons par les différences sémantiques. Pour ce faire, 

procédons à l’examen des phrases (a) et (b).  
(a)  
�������� ������ 	�
 �����.  
[L’hélicoptère survole le champ]. 
����-�� ������� ��
�� ��
 ��	���.  
[Un homme tourne devant les fenêtres]. 
���� ��
�� �� ����� 	� ����� 	���� ��������
�.  
[Petja a essayé son nouveau vélo dans le parc]. 
�� ������� 	� ��
�� ����� ������.  
[Nous faisions du bateau en restant près de la côte]. 
 
(b)  
� ����� �� ������ ���������.  
[Nous sommes allés à Paris en avion]. 
����� �� ��
��� 	� �������� � �c������� ��� ����
�.  
[Hier, nous sommes allés à une exposition et nous y avons rencon-
tré notre voisin]. 
����� ���� ��
�� 	� ������ ��������� ��
������.  
[Hier Petja est allé chercher ses parents à la gare].  
� ������ �� !������ 	� ��� �����.  
[J’ai traversé la rivière à la nage pour aller chercher des fleurs sur 
l’autre rive.]. 

D’abord, on constate que contrairement aux phrases (b) où les 
verbes marquent un déplacement d’un espace à un autre, dans (a), 
le mouvement est confiné à l’intérieur d’un même espace. C’est 
pourquoi, le circonstant désignant l’espace répond à la question �	�? 
« où ? ». Ensuite, dans (a), le locuteur est témoin des déplacements 
qui s’effectuent simultanément sur l’axe temporel avec leur visuali-
sation, alors que dans (b), l’aller et le retour ne sont pas envisagés 
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ensemble et ne peuvent pas alors être visualisés en une seule 
image.  

Et enfin, les verbes (a) désignent l’ensemble d’actes hétéro-
gènes et coordonnés impliquant par eux-mêmes le déroulement et 
ne visent ni ne produisent aucun changement. Ces verbes 
s’emploient facilement avec les compléments de temps marquant la 
durée. Les verbes (b) quant à eux indiquent un déplacement fonc-
tionnel dans une situation unique, ayant un but et, donc une action 
planifiée d’avance. Par conséquent, ils s’associent régulièrement aux 
compléments circonstanciels de but et n’admettent pas de com-
pléments de durée. Comparons : 

(a) 
���� ����� 
��� ������ � ����� �� 
���.  
[Toute la soirée, les enfants ont couru avec leur ballon dans la mai-
son]. 
?���� ����� 
��� ������ � ����� �� 
��� 
�� ������� / ����� 
������ ��� / ����� ��������. [Toute la soirée, les enfants ont 
couru avec leur ballon dans la maison pour s’amuser / pour mar-
quer un but / pour gagner]. 
 
(b) 
� ���	�������� � 	��, ���
� ��
�� � ������� 	� ���
���.  
[J’ai fait sa connaissance lorsque je suis allé à un mariage à Mar-
seille].  
*� ���	�������� � 	��, ���
� ��
�� � ������� 	� ���
��� 
�� 
����.  
[*J’ai fait sa connaissance lorsque je suis allé à un mariage à Mar-
seille deux heures].  

Une autre particularité concerne la structure actancielle des 
verbes de mouvement indéterminés. Rappelons qu’un actant sé-
mantique d’une lexie est une expression qui correspond à un argu-
ment du prédicat qui est soit un sens, soit une variable dans la défi-
nition de cette lexie (Mel’"uk, Clas, Polguère 1995 : 76). Les verbes 
(a) ont deux actants sémantiques : X – celui qui se déplace et L – 
l’espace à l’intérieur duquel est confiné son mouvement. Par 
exemple, dans la phrase ���
 �����
 �� 	��� « Les enfants couraient 
dans la maison », 	��
 est l’actant X et �� 	��� est l’actant L.  

Pour ce qui est des verbes (b), ils possèdent quatre ac-
tants sémantiques qui ne sont pas forcément présents à la surface 
de tout énoncé où le verbe de mouvement apparaît : X – celui qui 
se déplace, L1 – le point de départ, L2 – le point d’arrivée et Y – le 
but de son déplacement. Ainsi, dans la proposition !��	�� ������ 
�� ��	
� � �����
� « Chaque samedi, il va au magasin », l’agent de 
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l’action est il, L1 est son domicile, L2 est le magasin et Y sont les courses. 
Notons que l’actant Y qui désigne le but du déplacement peut être 
exprimé de façon variée, soit par un nom à différents cas : ��	
�" / 
��	
�" / �����" �� 	���� « aller quelque part pour af-
faires personnelles », ��	
�" / ��	
�" / �����" �� ������� « aller à 
la pêche », ��	
�" / ��	
�" / �����" �� ������ « aller acheter du 
pain », soit par un lexème verbal ��	
�" / ��	
�" ����
�����"� 
« aller s’entraîner », ��	
�" / ��	
�" / �����" �������" « aller bron-
zer », etc. Il est à souligner que l’actant de but exprimé par le syn-
tagme �� + le nom à l’accusatif est soumis à une restriction combi-
natoire. En effet, les séquences ��	
�" �� ��
�� « aller ramasser des 
champignons », ��	
�" �� ���	� « aller cueillir des baies » sont légi-
times, alors que *��	
�" / ��	
�" �� ����
 « aller cueillir des noix », 
*��	
�" / ��	
�" �� ��#����� ����� « aller cueillir des herbes médi-
cinales » ne sont pas acceptables1. 

On pourrait controverser la thèse concernant la différence ac-
tancielle en considérant les compléments circonstanciels tels que 
� 
����� � ����� « d’un bout à l’autre », 
� ���� � ���� litt. « d’un coin à 
l’autre », 
� ������ � ������ litt. « d’un côté à l’autre », ��	� �	� 
« ça et là », ���	 
 �����	 litt. « en avant et en arrière » co-occurrents 
des verbes (a) en tant que leurs actants L1 et L2. Cependant, cette 
prémisse n’est pas acceptable, car il s’agit ici de suites lexicalement 
et sémantiquement figées. Autrement dit, ce sont des expressions 
dont le degré de cohésion est tel qu’il est impossible de séparer 
leurs éléments. En effet, les phrases ��� ��	
� �� ����
����
 
� 
	��� [Vasja partait à l’entraînement de chez lui] ou bien ��� ��	
� 
�� ����
����
 [Vasja allait aux entraînements] sont légitimes toutes 
les deux. Alors que si l’on peut dire ��� ��	
� �� ������� 
� ���� � 
���� litt. [Vasja marchait dans la pièce d’un coin à l’autre], les pro-
positions comme *��� ��	
� �� ������� 
� ���� ou *��� ��	
� �� 
������� � ���� sont mal formées. De plus, ces constructions rejet-
tent la plupart des transformations syntaxiques telles que la substi-
tution : *��	
�" �	� ��	�, *��	
�" � ���� 
� ����, *��	
�" ����	 
 
�����	, la variation en nombre : *��	
�" 
� ����� � ����, *��	
�" 
� 
����� � ������, l’insertion d’un  adjectif : *��	
�" 
� $���� ���� � 
��� ����, *��	
�" 
� $��% ������ � �� ������, etc2.  

Indiquons enfin qu’à l’impératif, les verbes (a) expriment une 
incitation à une action immédiate : � �� ��	
, ���	� ��#�������" 
��� ��#�� « marche, tu te sentiras mieux » ; � �� ����% / � �� 

                                            
1. Cf. Apresjan 2009 : 160. 
2. Cf. Apresjan 2009 : 154. 
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�����%, ���	� ������"� « cours / nage pour te réchauffer », etc., et 
sont commutables avec les perfectifs limitatifs : ����	
, ������%, 
�������% : � �� ����	
, ���	� ��#�������" ��� ��#�� ; � �� ������% / 
� �� �������%, ���	� ������"�. Les verbes (b), en revanche, met-
tent l’accent sur une action répétitive et ne sont pas substituables 
dans ce sens par les verbes perfectifs préverbés. Par exemple : &�
 
����������, ��	
 � �����
� « S’il faut, va au magasin » - *&�
 
����������, ����	
 � �����
� ; '� ��	
 �� 	�#� �� ��#�� « Ne va pas à 
la datcha la nuit » - *'� ����	
 �� 	�#� �� ��#��.  

2.2. Différences combinatoires et dérivationnelles 
Considérons maintenant les différences combinatoires et déri-

vationnelles des lexèmes désignant le mouvement indéterminé.  
Ainsi, l’emploi des verbes (a) et (b), avec l’adverbe ����� 

« vite » témoigne de leur différence sémantique. En effet, ����� 
véhicule deux sens distincts : ���
��	�(
%, �������(
%�  ���"��% 
�����"� « qui s’accomplit avec une vitesse élevée » et � ������
% 
���������� ������
 « en peu de temps »3. Dans sa première accep-
tion, l’adverbe ����� s’associe essentiellement aux verbes (a), tan-
dis que dans sa valeur temporelle, il est co-occurrent des verbes (b). 
Comparons :  

(a)  
#$�!��	�� ������ ������ �� 
����.  
[Les serveurs se déplaçaient en courant dans la cour].  
%������� ������ ��
�� �� ����	���.  
[Le directeur faisait (rapidement) les cent pas dans son bureau].  
 
(b)  
� ���
�� 
�	� ������ ����& � ������	, ������& ���	 � 
������ �� ������.  
[Tous les jours, je vais vite au magasin, je prépare le dîner et en-
suite je me mets au travail]. 
���� ������ ��
�� �� ��������, � ����� !���� 
�	� �������� 
	� 
���	�. 
[Vasja va vite chercher le courrier et ensuite il reste allongé sur le 
canapé toute la journée]. 

Par ailleurs, les verbes (a) désignant les directions multiples 
donnent lieu à des substantifs prédicatifs tels que ��	"��, ��	�, 
�������, ainsi qu’à des perfectifs limitatifs et perduratifs : �������", 
�������", ����	
�", ��������", ��������", �����	
�". Les verbes (b) 
indiquant l’aller et le retour ne possèdent pas de telles aptitudes 

                                            
3. Efremova 2000. 
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dérivationelles. En revanche, à partir de ces derniers se forment les 
verbes préverbés semelfactifs qui expriment le même sens que les 
verbes simples. Par exemple : ��	
�" � ����#��� – ��	
�" � 
����#��� « aller à la boulangerie », �����" � ���
� – �����" � 
���
� « aller à Paris », ������" �� ��� ����� – ������" �� ��� ����� 
« nager sur l’autre rive », �����" �� ��	��% – �����" �� ��	��% « aller 
acheter de la vodka », ��	
�" �� ����� – )��	
�" �� ����� « aller à la 
chasse », etc. Les verbes multidirectionnels quant à eux ne sont pas 
affectés par cette formation : ��	
�" �� ��� - *��	
�" �� ���, 
�����" ��	 ����� - *�����" ��	 �����, ������" ����� ������ - 
*������" ����� ������. 

Quant à la dérivation sémantique, les verbes (a), et essentielle-
ment ��	
�", expriment plusieurs sens métaphoriques tels que : 

� le déplacement d’une grande quantité de substances : 
����� ��	�� �� ���� litt. « Les vagues se déplacent dans la 
mer » ; � 	��
�� ��	
� ����� « Le brouillard s’installe dans 
la vallée » ; ��� ��	
� �� ������� « La fumée a rempli la 
pièce » ; 

� le déplacement des objets « virtuels » : �� ���� ��	
�
 
���
  litt. « Des ombres se déplaçaient sur le mur » ; '� ��� 
�
�� ��	
�� ������ « Un sourire se dessinait sur son vi-
sage » ; +�
�� ��	
� �� ����	� « La grippe se propage en 
ville » ; 

� le « déplacement » des nouvelles qui se répandent dans le 
public : � ���
#��% ��	� ��	�� �����	� �� $��% 
�����
���

 « Des légendes concernant cette organisation se 
propagent dans la capitale » ; 0�	�� ���
, #�� �� $�� �� 
����	� « Le bruit court que tout ceci n’est pas  vrai » ; 

� le déplacement des parties du corps humain : ����� ������ 
« avoir un regard fuyant », ������
 ��	�� « jouer des mâ-
choires », ���"�� ������ �� ����
����� « les doigts volent 
au-dessus du clavier » ; 

� le déplacement des objets : �� &����� ��	�� ���� « L’euro 
est en circulation en Europe ». 

La sémantique des verbes (b) n’est pas compatible avec ces 
sens d’où la bizarrerie de phrases telles que : *1��
 ��	
�
 �� 
������ ; *�����	� ��	
�� � ����� ; *2����	� ��	
�
 � ����� ; 
*&��� ��	
�
 � ���
�. 

Notons enfin que les verbes (a), contrairement aux verbes (b), 
sont constitutifs de phrasèmes et de collocations tels que ��	
�" 
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(������, ��	
�" ������� « frimer, se pavaner », ��	
�" ������ 	� ����� 
« tourner autour du pot », ��	
�" �� ������ « se déchaîner », ��	
�" 
�� �
�� « mendier », ��	
�" �� ����
� ��
���, ��	
�" �� ���
� 
���� « marcher sur le fil du rasoir », ��	
�" �� ����� « marcher sur 
les talons de qqn », ��	
�" �� ��	�
� ����� « faire des courbettes », 
��	
�" �� ����	� « suivre comme un petit chien », ��	
�" �� 
����#��� « marcher sur la pointe des pieds », etc. 

En ce qui concerne les relations paradigmatiques des verbes in-
déterminés, on constate également des différences notoires entre 
les verbes (a) et (b). En effet, les verbes multidirectionnels sont 
synonymiques d’autres verbes de déplacement tels que ���	
�" ou 
����	��", ������" « errer », ����
�" « tourner », etc. qui ne font 
pas partie de la classe des verbes de mouvement. En effet, ces 
lexèmes marquent généralement un déplacement sans aucun but 
précis, et, par conséquent, ils sont commutables avec les verbes de 
mouvement indéterminés4. Comparons : 

��& 	��� ��'� ��
��� �� ����. ��& 	��� ��'� ���
��� �� 
����. ��& 	��� ��'� ������� �� ����. ��& 	��� ��'� 
����
��� �� ����. ��& 	��� ��'� ������� �� ����.  
[Toute la nuit, Maša a erré dans la forêt]. 

En revanche, cette substitution n’est pas légitime pour les 
verbes (b), car le remplacement du verbe de mouvement, ��	
�" en 
l’occurrence, par l’un des verbes de déplacement en question con-
duit au changement du sens de la phrase. Comparons : 

����� ��'� ��
��� 	� �������� « Hier, Maša est allée à 
l’exposition »  < ����� ��'� ���
��� �� �������e. ?����� 
��'� ������� �� �������e. ?����� ��'� ����
��� �� 
�������e. ?����� ��'� ������� �� �������e. 

 
3. Les  verbes de position 

Considérons maintenant les verbes de position ����", �����" 
et 
	��" qui désignent respectivement la position verticale de 
l’objet, la position horizontale et la posture verticale où le sujet 
prend appui sur qqch. avec la partie inférieure de son corps. Ce-
                                            
4. Les verbes ���	
�", ����	��", ������", ����
�" indiquent la re-
cherche d’une sortie d’un endroit inconnu. Dans certains contextes, ils peu-
vent néanmoins exprimer une action ayant un but. Comparons : �� ������
 
�� ��� � ��
��� 	����
 « Nous avons erré dans la forêt en cherchant le che-
min ». ��� �� ���� ����
� ����� ���
 « Toute la matinée Vasja a tourné 
autour de Maša ». (Pour plus de détails, cf. Apresjan 2009 : 157-158). 
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pendant, il est difficile d’expliquer, à partir de ces définitions, la 
combinatoire des verbes ����", �����" et 
	��" dans des sé-
quences telles que 
	��" � �����
 « avoir en mémoire », 
	��" �� 
��� « avoir qqn sur les bras », 
	��" �� ���"�
#��� « être en arrêt 
maladie », �����" �� 	��� / �� ��	�� « avoir qqch. sur le cœur », 
�����" �� ���#�� « avoir la responsabilité de qqch. », �����" 
������� ������ « rester sans aucune utilité », ����" �� ����� « être à 
la tête », ����" ��	 ���"3�, ����" �� #��� « monter la garde », 
��
� �����
�� « mauvais temps lorsque les routes deviennent 
impraticables », etc. En effet, on ne peut pas se référer à la position 
du sujet, dans les phrases ci-dessous, car il ne s’agit ni de la posture 
verticale du sujet, ni horizontale, ni de la position où l’on s’appuie 
sur son derrière.  

#	� ��� 
��	� ��
�� � 
�����.  
[Cela fait longtemps qu’elle coiffe sainte Catherine]. 
 
����� =�� ��'�	�� ����� 	� ��'�� �������.  
[Que cette décision pèse sur votre conscience].  
 
>�� �� �� 	� �������, �	 ��
�� ������ 	� ����� ����� ���	��.  
[Quoi que tu dises, il persistera dans son opinion]. 

De même, on ne peut pas justifier à partir de leur définition le 
choix des verbes de position dans les phrasèmes suivants : 

������ ����� � ����� « avoir la gorge serrée »   ?������ ����� � �����  

������ ������� ������ « rester sans aucune utilité » ?������ ������� ������ 

����� ����� 	� 
�'� « avoir l’angoisse sur le cœur »  ?����� ����� 	� 
�'�  

��
��� � ���@	��� « en avoir assez » ?������ � ���@	���  

Il s’ensuit que la sélection des verbes ����", �����" et 
	��" 
dans certaines associations lexicales se fait sur des critères autres 
que la localisation des objets désignés par rapport à l’axe horizontal 
ou vertical. 

Considérons d’abord les verbes ����" et �����". Plusieurs 
noms d’objets qui ne possèdent ni de haut ni de bas ou ceux dont 
la forme est aléatoire peuvent être employés aussi bien avec le 
verbe ����" que le verbe �����". Comparons : 
(c)     (d) 
F�$�� ����� ��
 ��'�����.    F�$�� ����� � �������. 
[Les chaussures sont sous le portemanteau]  [Les chaussures sont dans la 

 boîte] 
��G� ����� � ����
���.    ��G� ����� 	� ���
���. 
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[Les affaires sont dans le couloir »   [Les affaires sont dans le grenier] 
F�������� ����� � �����	��.   F�������� ����� 	� ������.  
[Le téléviseur est dans le salon »  [Le téléviseur est à la décharge] 
����
� ����� 	� �����.    W���� ����
� ����� � ��$���. 
[La vaisselle est sur la table »   [La vaisselle neuve est dans le 

buffet] 

Il semble que la différence entre les phrases (c) et (d) réside 
dans le fait que les objets dénotés dans (c) sont prêts à être utilisés 
et donc à remplir leur fonction, alors que dans (d) les mêmes ob-
jets, étant rangés ou jetés, ne servent plus à l’homme, même si leur 
position n’est pas obligatoirement horizontale5. Il s’ensuit que 
����" désigne la « bonne » position de l’objet qui correspond à sa 
fonction, alors que le verbe �����" indique que l’objet est dépour-
vu de sa fonction. En effet, on peut dire : 

M���	�!� ����� 	� �����.  
[La boîte à savon est sur l’étagère]. 
M���	�!� ��� 
��	� ����� � ����
�	�.  
[La boîte à savon est depuis longtemps dans la valise] ; 
 
����� ����� � �������.  
[Les vedettes sont amarrées au quai].  
����� ��
�� ������ 	� ������ 
� ���	�.  
[Les vedettes resteront sur la berge jusqu’au printemps] ; 
 
>�'�� ����� 	� �����.  
[Les tasses sont sur la table]. 
>�'�� �������	� � ����� � �������.  
[Les tasses sont rangées dans le carton], 

mais beaucoup plus difficilement : 
?M���	�!� ����� � ����
�	�.  
[La boîte à savon est dans la valise] ;  
 
?����� ����� 	� ��
�.  
[Les vedettes sont sur l’eau] ;  
 
?>�'�� ��� �������	� � ����� � ����
�	�.  
[Les tasses sont rangées dans la valise],  

même si ces emplois n’entraînent pas leur agrammaticalité.  

                                            
5. Cf. Raxilina 2000. 
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Pareillement, dans les collocations ����" �� ����� « être à la 
tête », ����" ��	 ���"3� « être en armes », ����" �� #��� « mon-
ter la garde », ����" ����� « être de quart », ����" � ������� « assu-
rer la défense », etc., le verbe ����" ne désigne pas la position 
verticale du sujet, mais marque la réalisation de sa fonction. En 
effet, les phrases �� ��
� �� ����� ���	����� « Il est à la tête de 
l’état », ����	 ��
� ��	 ���"3� « Le régiment est en armes », 
����� ��
� ����� « Le matelot est de quart », signifient que 
l’agent de l’action accomplit sa mission respectivement « diriger un 
état », « être prêt pour un combat », « être de quart ». 

Notons également qu’au sein des collocations, le verbe ����" 
actualise une autre caractéristique sémantique, celle de l’état immo-
bile, fixe6. Il s’agit notamment des collocations avec les noms de 
phénomènes et d’espèces naturels qui sont censés se déplacer7. Par 
exemple : 

Z��� ������ � ������	���� ��
�.  
[Le brochet était près de la surface] 
. 
#�@� ����� � 	���.  
[L’aigle s’était immobilisé dans le ciel]. 
 
\��	!� ����� � ��	���.  
[Le soleil est au zénith]. 
 
� ����
� ����� ����.  
[Il y a une forte chaleur en ville]. 
 
W� ���!� ����� ����	�� �����.  
[Il fait très froid dehors]. 
 
� ���
��� ����� ����.  
[Il y a de la poussière dans l’air]. 
 
W� ���	� ����� ����	�� ����� ����	���.  
[Dans la cuisine, il y avait une forte odeur de viande grillée]. 

                                            
6. 4��" ����	�
����, �� 	�
���"�, ���������"� �	�-�. � ����	�
���� 
�����

.  
7. Cette particularité est reflétée dans la langue par le procédé méta-
phorique. Comparons : ����� ����	
� « le soleil se couche », ���� ����	
� 
« la lune se lève », ���� ��	��� / �������
��" « la chaleur tombe/ se dé-
place », ���" ���
�� « la poussière tombe », ����� ���
� ����� « le vent 
enlève l’odeur », ����� �����
� « le froid a reculé », etc. 
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Le même trait sémantique du verbe ����" se réalise également 
dans les phrasèmes et les associations collocatives comme ����" 
���"� � �����, ����" ����� � ����� « rester en travers de la gorge », 
����" �� �	��� « persister dans son opinion », ����" �� ��	��� / 
�� ����� / �� ��
���� « camper », ����" � �����
 « rester dans la 
mémoire », etc. 

En ce qui concerne le verbe �����", le trait « inutilité » est à 
l’origine des séquences contraintes telles que �����" ��	 ����� 
« garder sous le coude », �����" ��� �����, �����" ������� ������ 
« rester sans aucune utilité », �����" �� ��#
, �����" �� ���� « fai-
néanter », de même que des expressions 	��"�
 ����� � �����#��, 
	��"�
 ����� ��	 ������� « garder son argent sous le matelas », 
	��"�
 ����� � ����� « garder l’argent à la banque ».  

Considérons enfin le verbe 
	��". Lorsqu’il est employé avec 
les noms d’espèces naturelles, ce verbe désigne la même position 
que celle de l’homme, c’est-à-dire la position où l’on s’appuie sur 
son derrière : #������ 
	
� « l’homme est assis » / ����� 
	
� « le 
chien est assis » / ����� 
	
� « le chat est assis », etc. Toutefois, 
lorsque 
	��" est sélectionné par les noms d’animaux et d’insectes 
perçus comme étant constamment en mouvement tels que �����, 
���", �����, ����, il ne marque plus leur position, mais leur im-
mobilité8 : 

W� ����� ��
�� �����. 
[L’écureuil est sur une branche]. 
 
� ���	��� ��
��� ��'�.  
[Il y avait une souris dans la chambre]. 
 
^ 	��� 	� 	��� ��
�� �����.  
[Il avait un moustique sur la jambe]. 
 
W� ����� ��
�� ����.  
[Il y a une mouche sur la table]. 

Cette caractéristique « état fixe, figé du sujet » est à l’origine de 
la combinatoire du verbe avec d’autres noms, notamment au sein 
des phrasèmes : 
	��" � ����� « être dans le cerveau », 
	��" � 
	����� « coiffer sainte Catherine », 
	��" �� #���	���� « être prêt à 
partir », 
	��" ���� ���
 « se croiser les bras », 
	��" �� ��#
 « fai-
                                            
8. Cf. Raxilina 2000 : 288-297. Soulignons que les verbes ����" ou 
�����" ne s’associent pas à ces noms pour désigner la position de leurs réfé-
rents. Comparons : ?'� ����� ��
� / ���
� ����� ; ?'� ���� ����� ���" ; 
?'� ���� ���� ����� ; ?'� ���� ����� ����� ; ?'� ���� ��
� ����. 
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néanter », 
	��" � 	������ « se faire rouler », 
	��" ��� ��� �� ���
, 

	��" �� ��	� 
 ����� « être à sec », 
	��" � ��#3���� « en avoir as-
sez », 
	��" �� ��� « avoir qqn sur les bras », 
	��" �� �	��� ���� 
« ne pas bouger », etc., et des collocations 
	��" � ����� « être 
chez qqn », 
	��" �� ������ « régner », 
	��"  ���3���� « garder 
un enfant », 
	��" ��	 	
�����
�% « préparer une thèse », 
	��" �� 
��
���
 « travailler, étudier », 
	��" ��	 ������ « être en garde à 
vue », 
	��" � ���"�� « être en prison », 
	��" � 	����� « être en-
detté », 
	��" �� ���"�
#��� « être en arrêt maladie », 
	��" ��� 	��� 
« fainéanter », 
	��" ��� ����%�
 « être à sec », 
	��" �� 
��� « être 
toxicomane », 
	��" � �����
 « être dans la mémoire », etc., où elle 
reste manifeste. Par exemple : 

^ 	��� � ������ ��
�� ����.  
[Il a une balle dans les poumons].  
 
������ ����	� ��
��� � �������.  
[Le bouchon était solidement enfoncé dans la bouteille]. 
 
� ���	� ��
�� ������ ����
�.  
[Il y avait un vieux clou dans le mur]. 

Conclusion 
Il s’ensuit de ce bref examen que du point de vue sémantique 

les verbes de mouvement indéterminés ne sont pas homogènes et 
que leur différence ne réside pas exclusivement dans l’indication de 
la direction du mouvement. Ils forment en effet deux catégories 
sémantiques distinctes. Les particularités des lexèmes désignant le 
mouvement d’aller et de retour, notamment le fait qu’ils impliquent 
une action planifiée et un but précis, permettent de les rattacher à 
la classe des verbes d’action. Alors que les propriétés des verbes 
marquant un déplacement à directions multiples et plus particuliè-
rement l’indication des actes hétérogènes et coordonnés témoi-
gnent de leur appartenance aux verbes d’activités9. 

Quant aux verbes de position, il s’avère qu’à l’instar de la sé-
mantique locative « position verticale », « position horizontale », 
« position verticale où l’on s’appuie sur son derrière », les caracté-
ristiques « fonctionnalité », « inutilité » et « état fixe, figé » sont in-
hérentes au contenu sémantique respectivement des verbes ����", 
�����" et 
	��". La combinatoire de ces verbes avec certains noms 

                                            
9. Pour plus de détails, cf. Apresjan 1967. 
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dans des associations lexicales libres et contraintes repose donc sur 
ces traits. 
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