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« Une observation commune à toutes ces formes, c’est qu’elles faisaient fonction 
tantôt d’adjectifs, tantôt de pronoms » (Brunot, I, p. 193) 

« Les pronoms démonstratifs se distinguent aujourd’hui en adjectifs, qui 
accompagnent toujours un nom et en pronoms, qui s’emploient absolument. En 
ancien français, il règne à cet égard une assez grande confusion : il n’est pour ainsi 
dire pas de forme qui ne soit à un moment ou l’autre prêtée aux deux emplois » 
(Foulet, p. 167) 

 « En principe, cist et cil s’emploient aussi bien comme adjectifs démonstratifs que 
comme pronoms démonstratifs, mais l’usage de l’ancien français tend déjà, dans 
une certaine mesure, à les répartir entre les deux emplois » Togeby, (p. 92) 

 « Au XVIe siècle, certaines formes du type cel- et certaines formes du type cet- 
peuvent servir indifféremment de pronoms et d’adjectifs démonstratifs » 
Gougenheim, (p. 76) 

 

 « […] un ensemble de démonstratifs s’opposant dans une double série […] aussi 
bien déterminants déictiques que pronoms anaphoriques » Buridant, (p. 174) 
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« le démonstratif ille, utilisé indifféremment comme déterminant et pronom » (p. 
620) 

« ce qui perdure, c’est le caractère polyfonctionnel, adnominal et pronominal, de 
tous les démonstratifs » (p. 692) 

« le paradigme des possessifs toniques de l’ancien français (adjectifs ou pronoms) » 
(p. 711) 

« nul … attesté comme déterminant et pronom » (p. 717)   

« […] emplois précoces de unus comme article dès le latin classique » (p. 671) 

 « quant au partitif, il n’est pas encore grammaticalisé en article en ancien français » 
(p. 665) 

« de partitif garde des propriétés de la préposition » (p. 982) 

« des adjectifs comme divers, semblables présentent la tendance à devenir des 
déterminants c’est par ce même mécanisme que […] naît progressivement le 
paradigme des déterminants nominaux » (p. 621) 

« moult, déterminant à l’origine, est devenu adverbe invariable ; il y a ainsi une 
recatégorisation » (p. 924) 

« beaucoup : une fois opérée la réanalyse du GN en locution figée et sa 
recatégorisation en adverbe, le locuteur ne perçoit plus immédiatement le syntagme 
originel » (p. 981) 

 « Ce sujet ne fait qu'ajouter en apposition une précision jugée nécessaire pour 
l'intelligence du contenu, non pour la détermination de la forme. Ainsi volat avis ne 
signifie pas "l'oiseau vole", mais "il vole, (scil.) l'oiseau" » (Benveniste, 1966, p.231).  

« L’évolution des emplois du présentatif est cependant aussi marquée par 
l’apparition de contextes syntaxiques dans lesquels la nature verbale de voici / voilà 
s’estompe progressivement » (p. 1050). 
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