
YVES EDouARD BOEGLIN 

LES EVOLUTIONS SEMANTIQUES PARALLELES 

Lorsqu'on etudie l'evolution des mots a l'interieur de leurs familles, 
on est souvent surpris de rencontrer, d'un cöte, pour un meme radical 
- voire pour un meme mol - des sens absolument opposes, d'un autre 
cote, a l'interieur de groupes synonymeß, certaiIlB elements semantiques 
qui se reproduisent avec une telle regularite, que l'on est oblige d'y 
voir des evolutions paralleles. 

Or si ces evolutions paralleles Sont bien connues depuis longtemps 
des philologuos, elles n'ont pas fait l'objet d'etudes approfondies et 
generalisees, si bien qu'il arrive souvent, comme je le montrerai a plu
sieurs reprises, que tel ou tel chercheur, ne pouvant saisir le lien logique 
qui devrait relier deux elements semantique,s - et ne pouvant le saisir 
tres souvent soit parce qu'il n'existe pas ou plus, soit parce que 
notre logique du milieu du XXO siecle n'est pas la meme que celle 
d'hommes qui ont vecu des dizaines de milliers d'annecs avant nous -, 
classera un mot d'une familie, dans laquelle ce mot fait mine d'intrus, 
sous l'etiquette »obscur«, quand encore il ne le separera pas de cette 
familie. 

Or, sans pour autant mettre en doute la valeur in<lÜlcutable de la 
phonetique, l'etude de ces series paralleles peut venir, aucontraire, an 
secours justement de la phonetique et combler parfols certaines lacunes 
que celle-ci ne saurait combler elle-meme. 

En outre, l'etude comparative des diverses evolutioIlB paralleles pour
ra donner lieu a l'elaboration de certains principes phonHiques encore 
insoup~onnes peul-etre. Elle permettrait egalement, me semble-t-il, de 
reduire assez considerablement le nombre des racines de l'indo-europ· 
een qui, langue printitive, ne devait disposer que <I'un vocabulaire assez 
reduit, limite peut-etre a un certain nombre d'elements plus ou moins 
onomatopeiques. Enfin, comme on le verra plus bas. des etudes de ce 
genre peuvent faire ress-ortir des phenomenes comme metatheses, inver
sions, prHixes et postfixes apparaissant encore au stade indo-europeen 
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et passes süuvent inaper~us, ce qui a dünne lieu, dans les etudes specia
lisees, a une multiplicatiün dflS racines indü-eurüpeennes et, p.arfüis, a 
une certaine cünfusiün. 

... 
... '" 

Etudiant recemment les müts vrv, *urv, strmina1 qui apparaissent 
dans de~ sens synünymes du fran~ais deseendanee dans de vieux textes 
serbes et croates de drüit prive, j'ai ete amene a dresser pour chacun 
de ces müts une liste a",,,ez impürtante de »parents« autant dans les lan
gues slaves que dans les autres. 

Or, chose surprenante, dans chacune de ces familles, ün retrüuve des 
sen", aussi divers que: müntagne, cürde, füsse, chute, barre, etc... 

Passant eusuite a d'autres müts, synünymes des premiers, j'ai retrüuve 
assez süuvent, a quelque.s exceptiüns pres, des eVülutiüns identiques 
dünt ün trouvera quelques-unes dans le tableau I (qui est tres schemati
que et, par suite, lüin d'etre complet). 

Il semble qu'une meme raeine, au wurs de ses develüppements seman
tiques, passe par un certain nümbre de stades fixes, vüire meme previ
sibles, sur lesquels ün peut vüir se greffer de nouvelles series, parfüis 
tres limitee" (nütamment dans le cas des emplüis figures, des müts 
abstraits, puis des müfs secrets, des argüts, etc...). S'il est relativement 
aise de dresser ces tableaux d' eVülutions paralleles a partir de racines 
synünymes, il peut, cependant, etre parfols assez difficile de distinguer 
ce qui est stade fixe de ce qui est develüppements sccündaires a partir 
d'un tel stade, notamment quand ces derniers developpements represen
tent des mots concrets. 

En comparant cependant un assez grand nombre de ces seNes, on de
vrait arriver a determineJ!' ces stades primaires, et la chü,se sera encüre 
facilitee si ün les cümpare avec cürtaines series de fürmatiün recente et, 
pa,r suite, d'un develüppement encüre relativement reduit. D'autre 
part, ces series de fü·rmatiün recente apparaissant en general a une 
epüque püur laquelle ün a deja des textes ecrits, il est plus aise d'en 
suivre l'evülutiün et, si les resultats d'une etude cümparative de plusie
urs series cürrespondent entre eux, il peut meme etre püssible d'en 
retablir la »genealügie« (cf. Tab. I; cas ride et pie). 

En general, ün cherche beaucüup trüp de lügique dans l'etude etymü
lügique du müt (cf. par exemple ci-dessüus les cas des fs. barre et 
ridelle que Dauzat2 n'arrive pas a rattacher aleurs familles respectives). 
Or, si }'ün peut meHre Süus fürme d'equatiüns d'une rigueur presque 

I Y. E. Boeglin: Trois termes indiquant la "descendance« dans de vieux textes ju
ridiques serbes et croates (a paraitre dans Zbornik za Lingwstiku i Filologiju, Ma
tica Srpska, Novi Sad, 1959) 

2 A. Dauzat: Dictionnaire Etymologique, Paris, sous »harre« et »ridelle«. A noter 
<J ue barrot, comme ridelle, a evolue vers typ e d e c h a r r e t t e. 
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mathematique l'evolution phonetique du mot (et encore les phouetici
ens se heurteut-ils assez souvent ades accide.nts divers), il n'en est pas 
de meme du contenu semantique du mot dont l'evolution est loin d'etre 
logique et qui est expose ades accidents hien plus nomhreux et plus 
divers. Dans ce domaine on ne saul'ait a&sez tenir compte de ce que·: 

1. le passage d'un sens a un autre, qui a pu paraitre, Come je viens 
de le dire, »logique« il y a deos milliers d'annees, peut ne plus l'etre 
auj'ourd'hui; 

2. des elements semantiques intermediaires entre deux elements qui 
subsistent aujourd'huri ont pu disparaitre; on est alors eu presence, 
aujourd'hui, d'une solution de continuite qui nous empeche de saisir le 
lien logique entre deux variantes d'une meme racine; 

3. la parole est un fait bien trop vivant pour etre mise sous fonne 
d'equations rigid·es; il semble, cepencI.ant, - et c'est justement la l'un 
des avantages de ces tableaux compa,ratifs - qU'Ol1 puisse, au moins p,our 
certains groupes, degager les grandes lignes de cette evolution (en 
eVltant, bien ente,ndu, de generaliser); 

4. il arrive souvent qu'un groupe humain d-onne se mette a employer 
un mot determine dans un sens contraire (cas des argots, des langues 
se c;:etes, etc...) ou daM un sens different (cas, notamment, des mots 
importes et mal comp,ris, c.as tres frequent auj(mrd'hui dans certaines 
langues: le serbe des joum.ali'stes3 est truffe de mots de ce genre); 

5. il est des asg,ociations qui, dans certains groupes humains s'impo
sent presque (p,ar exemple blond et bleu dans le serbo-croate plav; beau 
et rouge dans 1e russe KpaCH.blU, etc...); 

6. il est d"autres associations qui peuveut se fo·rmer dans le suhcon
cient d'un groupe humain et que seule la psychanalyse pourrait expli
lIuer parfois (C83 de certaines mHonymies par exemple), etc... 

* 

* * 


Dans l'article cite,4 je donn ais a titre de comparaison le cas du groupe 
fran<;ais rider qui n'est atteste qu'a partir du XIIa siecle et semble venir 
d'un germauique riden, de sens tor d r e, ban d e r.5 Ridel" apparait 
acette epoque dans le sens de pli s s e r, puis se developpe en don
nant des sens comme: pli, pet i t sill on, co r d a g e, v 0 i 1 e 
(ride); faire des sillons, des rides (rider); piece d' 

3 • • • et, par Buite, egalement dans la langue de tous les jours. Cf. par exemple 
le cas amusant du serbe »solidna cena", qwi doit etre synonyme de »bon marche«! 
(c·iI·d. ex a C te m e n t le contra ire de ce que cette expression evoquerait dans 18 
langue frano;aise d'oll elle seruhle tiree! Peut-etre n'est-elle qu'une traduction du 
prix fixe frano;alis mal eompris: les restauran ts qui, en France, affichent des »menUB 
a prix fixe« sont synonymes de restaurants bon marehe). Des exemplel de ce genre, 
on en releverait des milliers dans toutes les langues modernes. 

4 Y. E. Boeglin: op. eit. 
5 A. Dauzat: op. eit. sous »rider« 

7 



e t ci ff e e t 1 i g n e, ra n g e e {rideau; cf. ride- v 0 i 1 e);6 f i 1 e t 
(ridee); barre, perehe (ridelle);7 ligne, vers (rime) et, par 
suite., 0 r d re dans arrimer (cf. l'evolution en fs. rang - arranger Oll 

en s-c. red - urediti, etc...); ridieule, pet i t s a c, n'est peut-etre 
pas une deformation par alteration de retieule, comme le voudrait Dau
zat,8 piu attraction de l'adjectif ridieule. Encore faudrait-il voir dans 
quelle mesure ce dernier est etranger au groupe ride {le latin ridere, 
r ire peut tres bien en faire partie; cf. par exemple, la parente, inex
pliquable selon les specialistes, mais qui n'-en existe pas moins, entl'e 
les fs. rigole et rigoler (cf. rietus, rieaner?) ou peut-etre encore, entre 
mare (angi; marsh, memeB developpements que le fs. ride) et se marrer.9 

En fran(,iais, ride n'a pas encore pris un sens assimilable a montagne; 
cep,endant, lorsque le Fran~ais parle des »rides« d'un terrain, il »voit« 
plutöt les parties saillanles que les creux; on est sans doute la en pre
sence d'un stade avenir ou en cours de form,ation et que l'anglais a 
a Hein t deja avec ridge (c r e t e, c 0 II i n e a II 0 n g e e, c ö t e a u). 
Ces developpements de partie creuse vers partie saillante sont d'ailleurs 
tres frequentB.10 (Je reviendrai plus bas sur ces developpements en 
essayant d'en etablir la chronologie). 

On voit done des maintenant I' interet qu'il pourrait y avoir a etabl'r 
Oe ces tableaux comparatifs. La phonetique n'en serait, certes pas 
excIue; au contraire, on fera appel a elle pour confirmer ou rejeter la 
pos,sibilite d'un lien de tel ou tel mot avec le groupe dans lequel on I'a 
fait entrer. 

Le tableau I presente en annexe et qui, je le repete, est tres schemati
que, nons pennet cependant, tout ineomplet qu'il est, d'envisager ce!'
taines conclusionB dont l'app,ort pourra parfois etre assez importan~, 
comme le montrent les qualques exemples que je donne<l'ai ci-dessous. 

6 Dans I'expression »rideau d'arbres« on voit surtout Un groupe d'arbres ca
eh a n t la vue de quelque chose. Cependant eette expression ne saurait s'appliquer 
it un groupe epais d'arbres, qui, pourtant, la cache-r-a;t bien mieux; rideau, dans ce 
cas, reste done tres proehe de li g n e. 

1 PQur ce qui est de rime, les auteUTl! se lai5sent trop souvent tenter par une 
etymologie par rythme; or, d'un cöte le Es. arrimer suppose un substantif de sens 
li g ne - 0 r d reet, d' autre cöte, dans de nombreuses langlles le vers ä, a I'ori
gine, le sens de li g n e (cf. par exemple le slave seih, du grec onxo~. li g n e ; 
le mot lat. versus ligure eg,alement dans le Tab. I; enfin, I'angla+a emploie souvent 
line dans ce sens). 

8 A. Dauzat: op. eit. sous »r,idicule« 2. 
• Pour ce qui est de (se) marrer, r ire, A. Dauzat (op. eit.) le trouve obseur 

une folis de plus. Je serais tente d'y voir a I'origine quelque chose comme le Es, 
lossette que Larousse definit de la mantere mivante: »eavite que quelques per
SOnnes ont au menton, ou qui se forme au miüeu de la joue quand elles riente. 
Et, en effet, il ne V1i~ndrait jamais a I'esprit du Franttais de designer sous ce 
nom les »eavites« qui peuvent apparaitre sur un visage irrite. rude, rigole, fossette 
(et il faudrait eneore voir le cas de ricaner), vo-ilii bien heaueoup de eoineidences! 

10 Cf. par exemple eneore le eas du fs. gorge qui evoque l'idee d'un c re u x, 
d'un li 110 n, ete ... mais qui ne peut plus avo-ir ce sens dans une expression 
"omme soutien-gorge! Meme cas eneore avee le Es. ,ein venu du lat. sinus, pli, 
er e u x. 
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Sous l'article »barre« Dauzatll dit: »Du latin vulgaire *barra qu'il 
parait difficile de rattacher au gaulois *barro-, e x t rem i t e, s 0 m 
met, frequent dans les noms de lieux«. Or, un simple coup d'oeil au 
tableau nons permet, au contraire, de conclure que cette parente est 
possible du point de vue semantique. De meme pour »baril« ce meme 
auteur <fit: »origine obscure; le sens du mot ne p,ermet pas de le raUa
cher au gaulo,is *barro-«. Or, nous retrouvons dans notre tableau des 
tetmes de sens va s e, re c i pie n t (en passant par une idee de 
r 0 n d?) parent, lointains sans doute, de sens »montagne«. Mieux 

encore, le fs. nous offre barrot qui veut dire a la fois et p 0 u t r e lI e 
(cf. ridelle) et baril (cf. encore barrique), tous d'origines aussi 
»obscures« les uns que les autres. 

D'un autre c<>te, la relation constante rive-montagne (typique par 
exemple dans le cas de berg qui en all., en s-c. done des sens montagne, 
tandis qu'en russe, fs., slovene, etc... il donne aes sens rive (bereg, 
berge, etc...), pourrait, si elle etait confirmee par d'autres tableaux 
plus complets, permettre de conclure une bonne fois pour toutes sur la 
question de savoir s'il y a ou non un rapport entre les hydronyme's et 
les oronymes.12 

De meIDe qu'on a des pass,ages de creux a saillie, on ades passages de 
plat a montagne, peut-etre en passant par une idee de flanc de mon
tagne (cf. en s-c. I'expression strma ravan que Ristic e,t Kangrga l3 tra
duisent p'll'r sc h i e feE ben e). C'est, par exemple, ce qu'on a avec 
Ie slave *rovn-, p 1 a t, (ravan), quri donne aussi des oronymes comme 
Rovine (chants ,pop1l1aires serbes). Strana, c<> t e, ;., t end u e exsite 
aepuis longtemps en s-c. dans Ie sens mon ta g n e comme en temoig
nent un grand nombre de toponymes Podstrana (une formation plus 
n!cente aurait du donner Podstranje). 

11 A. Dau:::ar: op. eil. 
12 On sait comhien certains linguistes ont travaiIle pour essayer de prouver la 

parente, indiscutable, existant entre l'alL Berg, mon tag n e et l'all. bergen, 
c r e u s e r, qui reapporoissent dans d'autres langues sous la forme du fs. berge, 
r i v e (not. dans le doma4'ne slave: en russe, slovime: bereg = r iv e, tandis qu'en 
serbe breg, brezuljak, ete. '" ont le sens de co II i n e; en eroate brijeg peul 
etre l'un et l'autre). Et ii eette familie, il faut eneore ajouter sans doute le eelto·\i· 
gure birga, hauteur, puis /orteresBe (cf. ii ee propos l'all. Burg) et l'all Gebirge, 
mon tag n e s; D'ailleurs, meme dans les langues germaniques, eBt-ee par berg. mon· 
tag n e, ou par be r g. r i v e, que I'on expliquera des toponymes eomme I'antr. Bre· 
gen::: (au pied des Alpes, mais sur la rive d'un lae), le norv. Bergen (port, au pied de 
IllO!ltagnes eneore) et tous les Bergen que I'on rencontre dans un pays aussi panvre 
en montagnes que la Hollande? L'explication par r i v e es e ar pe e avancee souvent 
n'expliquerait pas ees derniers, pas plus qu'elle ne pourrait expliquer le eas de bergen
c r e u s eren Allemand (l'explieation par des mines ereusees dans 1ft flane de5 
montagnes est assez diseutable et la repetition du eonple Berg.bergen dans d'autre. 
groupes de mots est trop frequente pour qu'on puisse aecepter eette explieation; cf. 
Tab. I). A noter eneore que Walde.Ho/man eitent (son3 »mons«) des autenrs qui 
ropprochent mons d'un Xminere. 

D'autre part, le eouple Berg-berge pourrait enfin donner une explication au" 
suffixes - dunum et - yijk en toponymie. 

13 Ristic - Kangrga: Recnik srpskohrvotskog i njemackog jezika, Beogr,ad 1928. 
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Des associations locales peuvent, p.ar ailleurs, venir expliquer d'au· 
tres qui nous parai'ssent obscures. C'est ainsi qu'en face de vi,., izvor, 
etc. " (t r 0 u, t 0 ur billon, sou rc e) le s·c. a un verbe izvirati, 
r e gar der d e h 0 r s dont la parente, indiscutable, est difficHe 11 
expliquer du point de vue semantique. D'autres langues, cependant, nous 
offrent un meme mot pour oeil ct source14 et cette ass·ociation pourrait 
expliquer ici la p,arente vir/izvirati. De meme, en se basant sur les con· 
c!usions que permettent ces tableaux on pourrait souvent eviter les expli. 
cations quelque peu »tirees par les cheveux« que nous offrent parfois 
certains philologues pousses par leur besoin de logique. C'est ainsi que 
'Walde et Hofman,15 dans le de&ir de nous expliquer la parenle existant 
en latin entre ora, r i v e et ora, c 0 r d e, a m a r r e nous offrent ce 
commentaire dans le cas du second: »Schiffseil zum Befestigen der 
Schiffe am Ufer«! Or, le groupe ora·os latin et ses developpements dans 
d'autres langues (cf. Tab. I) nous permettent de nous passer d'explica. 
tions aus-si gratuites: l'apparition d'un fun i c u I e dans des familles 
comprenant des sens b erg e et mon tag n e est frequente. 

Jene m'etendrai pas sur l'apport eventuel de ces tableaux il l'etude 
de I'evolution phonetique des mots: les tableaux II el III et les notes 
qui les accompagnent peuvent en donner une idee. Zubaty dejil 16 avait 
commence a etudier le prefixe vide st· dans les langues slaves, mais ses 
remarques semblent devoir etre etendues au-deli! du domaine slave el, 
comme le montrent ces tableaux, ä d"autres prefixes: on voit trop sou· 
vent des racines differentes pour, d'une part, les lat. cru.dus, crudelis, 
fs. cru ct, d'autre part, les lat. rudis, rudus, etc... Or, du point de vue 
de leur contenu semantique ces termes (et d'autres encore) sont assez 
proches et tres souvent - c'est lä qu'intervient le tahleau comparatif 
ils sont couverts pour un ou deux sens par UD meme m'ot dans une autre 
langue ou daills un autre groupe. 

nest difficile, il mon avis, de considerer comme venant de racines 
differentes les fs. gras, grand, gros, grossier, gris, cras, e,tc... lei, cepen· 
dant, il ne semblerait pas y avoir de grosse difficulte phonetique. La 
question devient complcxe quand dans une meme langue on est cn pre· 
sence d'un couple comme le lat. crudus/rudis ou le sc.and. graa/raa, ou 
cneore l'aU. grau/rauhY Comment, cn effet, expliqucr l'apparition de 

14 Cf. par exemple l'arabe aina, .. la fois sou r c e et 0 eil; on saUJt aussi que 
pour de nombreux auteures (Daugat par exemple) les fs. borgne et borne (f 0 n· 
ta in e) sont parents. L'expliClation, dans le cas de ce dernier, par 0 eil c r e v e 
est, cependant, diBcutable. 

15 Walde - Ho/man: Lateinisches Etymologisches Wörterbuch, 11, Heidelberg 
1954, sous »ora«. A noter que ora· r i v e apparait dej" chez Ennius, tandis que 
om· fun i c u I e n'apparait qu'" part<iT de Tite-Live. 

16 V, Zubaty: 5t· anlautende Wurzeln im Balti8ch-5Iavjschen, 5tizung Bericht 
Böhm. Gess. d. Wissenschaft, 1895. 

11 11 n'eßt guere po~sible d'admettre que toutes les langues romanes ont importe 
des langues germaniques le nom de 1a couleur grise. Celleci, comme de nombreuses 
couleurs intermed,i-aires, doit avo'i'r son origine dans un sens brut·sale: cf. a ce propOB 
le cas du {s. soie grege (en s·c. svila ne pr e Cia ce n a), du {s. grisette, d'abord 
etoffe non travaillee, qui correspond aujourd'hui ä ecru. D'autre part 1e fs. a saur 
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cette gutturale initiale? Nombreux sont les auteurs qui voient la autant 
de racines differentes et les preuves qu'ils apportent pour etayer leurs 
hypotheses pourraient le faire croire. Mais ces memes preuves ne pour
raient-elles pa~ aussi etayer une hypothese selon laquclle ces initiales, 
ces prHixes, vides de sens au moins aujourd'hui,18 seraint apparus deja 
au stade indoeuropeen? En les etudiant de pres dans divers groupes 
de mots, on arrive'l'ait peut-etre a en determiner le sel1s.19 

D'ailleurs s'agit-il bien toujours de prefixes? Il semble y avoir deja 
au stade de l'indo-europeen commun des phonemes qui apparaissent 
tantot comme prefixes, tantot comme postfixes et auxquels on ne fait, 
en general, guere attention. L'exemple que je cite ici - et qui n'est pas 
unique - meriterait une etude apnrofondie. En face de la racine *uer
de sens t 0 u I" n e .1", nons avons egalement une racine *uert- (Iat. verto, 
etc...) et une autre *tuer- (fs. tourner, lat. *tornare, gr. t'opvo~), aux
·quelles on ajoutera peut-etre encore celle, non etablie encore, qui donne 
le Lat. rota (cf. son equivalent grec t'poXi~). 0'1' ces quatre racine,s ont 
·des developpements assez paralleles et on pourrait meme expliquer a 
la rigueur le fs. trou, pour lequel Dauzat, qui trouve ce mot ohscur, 
postule un lat. *traucu- non atteste.20 

Ce meme groupe püurrait eventuellement encore donner l'explication 
,des differents mots designant la tour (1at. turris). En effet, si nous con
siderons les differents moü; suivants: fs. la tOllr (cf. le tour); angt. 
tower; all. Turm: scand. taarn et s-c. trn, toranj, il semble hien y 
avoir, quoiqu'on ait pu rure e1: ecrirc a ce sujet, une racine proche dc 
*tller-, t 0 u I" n e r; ccci, cependant, ne veut pa'S dire que c'est du sens 
t 0 u r n e r qu'e.st ne le sens t 0 u r: en effet leB explications propos

ees parfois en passant par des tours rondes sont toutes gratuites; nous 
avons 'lU, par contTe, qu'un sens t 0 u I" n er peut donner nais'sance a 
un sens e l e v e, ou pie u, co l 0 n n e, e t c ... Cest ce que semblent 
encore confinner l'angl. tor, I" 0 c her e l e v e et peut-etre l'all. Dorn 
(5-C. trn aussi) e p in e (cf. a ce propos les developpements que peut 
prendre La racine spina). 

D'un autre cote, la confrontation de series paraleles que pennettent 
ces tableaux nous offrent la possibilite de defennine,r certaines inver
sions qui ont pu se prodnire deja au stade indo-europeen et qui, jusqu'a-I ·;. 
pour designer une couleur intermediaire entre le jaune et le brun, mot qui repa
rait notamment dans les langues slaves (sir-, sero, etc....) pour designer le gris
(a noter encore le s-e. sijera: eau ayant servi a lavor la laine). 

18 Cette gutturale initi.ale a pu avoir, par exemple, un sens pejoratif. CI. par 
exemple, en franliai8 cras. crasseux plus pejoratif que gras; l'alternanee e/g iei n'cst 
peut-etre ä expmquer seulement par le latin crassus: cf. eneore, dans 18 langue fami
liere, le redoublement, en quelque sorte, de la gutturale dans le O~ cracras (ern
ploye dans le sens de erasseux). 

18 • " et que dhe du groupe rouler - erouler - couler? 
'0 A. Dauzat: op. eit. souse »trou«. Le sens trau apparait 60uvent dans des 

groupes ou nous avons des sens tourner; le *traueu- postule par Dauzat peut etre 
parent du "'pox(~ gree (raue) (cl. par exemple I'evolution du toponyme Tragurlum, 
Trogir, ver8 TI1~u). 
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present, sont passees inapergues tres sc:mvent. On a l'impression parfois, 
10rsqu'01l compare ainsi deux racines indo-europeennes, que l'une est 
en quelque sorte une »Iecture a l'envers:{ de I'autre. 

Dans les exemples que j'ai donnes, nous avons ,eu a plusieurs reprises 
des mots du groupe de l'all. Berg, montagne et j'ai ineiste sur le fait que, 
comme dans d'autres series, un sens mon tag n e (Berg, per exemple) 
a tres souvent un parent de sens c r eu s er (bergen). 

Je n'ai pas fait de rapprochement, cependant, entre bergen et graben, 
de meme sens. Le;s etymologistes ont, jusqu'a present, toujours admis 
deux racines differentes dans les ca,g de Ces deux mots. Or, en est-il 
vraiment ainsi? Du point de vue de la phonetique berg pourrait etre 
une forme inversee de greb par exemple. Il serait d'autant plus diffi
cile d'expliquCir ce fait par une simple coincidence que les deux groupes 
oHrent les memes developpements: en effet, en serbo-croate, nous avons 
en face de breg, co lI i n e, greben co 11 i n e, re c i f, c,tc... Dans 
cette meme langue, le groupe graben, c r t'l u s e r, a egalement ses re
presentants: pogreb, e n t e r rem e n t, grebati, g r i f f e r, ou encore 
grob, tom b e. Cf. a ce propos le cas, dans les langues romanes, de l' 
alternance tombeltumulus; on explique generalement Ce dernier mot 
(tumulus) comme tom b e e n f 0 r m e dem 0 n t i c u I e, puis 
mon t i c u I e, mais rien ne nous indique ce n'est pas une evolution 
dans Ie sens inverse qui s'est produite., soit comme dans le cas Berg
-bergen, soit simplement en appelant par analogie tnmulus un certain 
type de tombe. Enfin, dans ce cas, il faudrait encore vo,ir dans quelle 
mesure tumulus est effectivement etranger au groupe, tres frequent 
de holm, co 11 i ne et i I e (cf. lat. colmen). 

Pour en revenir au cas Berg-bergen, on peut meme determiner, jusqu'a 
preuve du contraire, la chronologie de l'apparition des deux elements. 
en se basant sur d'autres series Oll cette chronologie a pu etre fixee. 
Si nous prenons, par exemple, le cas du groupe frangais pie, nouS 
voyons apparaitre d'abord pie, outil (XIIo s.), puis l'expression a pie, 
v c r ti ca I e m e n t (XVIo s.), enfin seulement pie, mon tag ne 
(XVII1° s.) (d'ap;r'es la chronologie donnee par Dauzat21). 

Certes, cette chronologie reste assez discutable toujours: UD terme 
peut exist~r longtemps avant d'apparaitre dans UD texte ecrit connu,22 
mais la comparaison avec d'autres serie,s peut, si les observations con
cordent, nous permettre d'avancer nos hypotheses avec une certitude 
plus grande alors. La toponymie, dans le cas qui nous occupe ici, vient 
encore nous confirmer peUlt-etre, la chronologie avancee par Dauzat 
pour Je cas de pie. En effet, dans Je dömaine sud-slave, nous avons au 
moins trois oronymes formes sur des sens c r e u s e r: ce sont, en 
Serbie, le massif du J(opaonik (kopati, c re u s er) et Je Rudnik (rud
nilc signifie egalement mi n e) et, cn Bulgarie, le massif du Rila (cf. 

2t A. Dauzat: op. eil. 
22 En effet, 1 expression pico mon tag n e semblerait devoir ~tre anterieure lo

g i q u e m e n t 11 a pico 

12 



dans les langues slaves rilo, rila, ete... pell e, g r 0 in, ete...).13 
Les formes des deux premiers sont beaucoup trop modernes pour pou
volr suppIYSer des oronymes anterieurs aux verbes de sens c r e u s e r 
eorresp-ondants, et il semhle qu'il en soit de meme dans le eas du Rila 
et de Lopari. Certes, et le Kopaonik et le Rudnik ont dans leuTs maseifs 
de nombreuses mines, comme peut-etre aussi le Rila (Il serait diffieile 
de trouver dans les Balkans un massif montagneux qui n'offrit quelque 
minerai!), mais Ja denomination de ces trois montagnes n'est peut-etre 
pas aussi simple qu'on pourrait le croire (d. par exemple le latin pala, 
pell e, mais aussi, a partir de Plaute, f I a n e dem 0 n tag n e; 
done encore un eas de mon tag n e apparais,sant apres le sens e r eu
s er) ;2' de toutes fa~ons rien ne nous permet de penser que, par ex
emple, riLa ne designera pas un j<Jur, dans des milliers d'annees peut 
-etre, e.t Ja pell e et la mon tag n e comme le latin pala. 

Certes, on pourra objecter que dans le cas de pie, qui s'applique a 
UD type de montagne bien defini, l'image e'st bien nette: le pie est 
p 0 in t u. Il faudrait cependant encore savoir si ce terme n'a pa'S ete 
limite a ce type de montagnes justement p,ar suite de l'existenee de pie, 
out i I p 0 in t u. Deux faits tendraient, me semble-t-il, a etayer cette 
seeonde evolution: d'ab(}rd l'apparition, avant le sens mon tag n e, 
du sens des e e n t e ver t i e ale dans a pie et, ensuite, le fait qu'en 
anglais pour le pie - mon tag n e nous avons peak (done avee -i- long) , 
alors que tous les autres mots de sens pie - p 0 i n tu sont en pick (i 
bref). Il faut encore ajouter que l'image de mon tag n e p 0 i nt u e 
est hien moins precise dans le terme angJais, ptmt-etre par suite d'une 
homonynne moins nette que dans le eas du terme fran~ais. 

Enfin, toujours en nOUB reportant a nos series paralleles, nous pouvons 
supposer que l'origine de ce term,e pour designer Ja montagne vient par 
une autre voie. En effet, toujoUlI"S dan:s Ja chronologie avancee pour 
cette familIe par Dauzat, nous avoru; des le XIIo siecle, picot, b 0 u ton, 
pu s t u I e que Dauzat explique eomme »qui pique la peau« (alors que 
le mot piqure n'aparait qu'au XVo 8.). Or, le latin, par exemple, nou! 
offre verruea, selon Walde et Hofmann,25 d'abord »10 cu s asp e r 
e ted i tu 8«, puis seulement ver r u e (cf. les fs. variole, veroie, 
etc...). Mais l'idee etait peut-etre dans ce cas, et peut-etre aussi dans 
le cas de pie - mon tag n e, edle de quelque chose non pas qui »pique« 
la peau, mais qui la souleve, la perce. D'ailleurs n'est-ilpas curieux qu~ 

III Cf. encore la montagne Lopari en Bosnie (ens-c. lopar signifie pell e 8 e n
f 0 u r n e r, par opp08it~n 11 lopata, pell e, b e c b e, etc....). Pent-etre les noro
breux oronymes yougoslaves Lupoglav (eompris aujour- d'bui comme »casse·tete« 
80nt-ils iI rattaeber ii ce type (glava, dans ee cu, ne serait qu'une juxtaposition; le 
passage de lop- • lup- ne fBit pas de diffieoltes: cf. lobanje/lubanje, c r ii n e). 

t. d. Walde - Ho/man: op. eit. sous »palu. A noter que certains auteurs ont 
yoolu ralLae·ber pala au pm·lat. balma, g rot t e, go u // r e, etc. ... En plus de ces 
sens que nous retrouvons dans le tableau I et celui de f I a n c dem 0 nt a g n e. (cf. 
s·c. strana, ete.... ) pala est eneore interessant en ce sens qu'il seroble etre 8 I'ori
gine mols de sens pie 1l, p i q u e t et, peut-etre meme p 0 i l. 

25 Walde - Ho/man: op . eit. som »verrucac. 
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dans les langues serbe et cro,ate, deux des trois mots designant l'ile 
(ostrvo, otok et ada, ce dernier etant une importation turque recente) 
designent egalement I'enflure? (Cf. encore le fs . clou designant un 
certain type de furonele). 

En faisant des recherehes pour une etude toponymique de la Dalma
tie, j'ai ete arnene dernierement a considerer un certain nombre de 
noms de pO'l"ts de la cote et des iles munis des suffixes -(g)at et -ag. noms 
tres nombreux et dont la repartition semble assez nettement delimitee,26 
ainsi que le cas du slave gat qui signifie en S-C. qua i (snrtout en 
Dalmatie), ca n a I d' am e n e a u n mo u I in (seul sens indique 
par KaradZic, ainsi que pour jaz, qui pourrait etre le correspondant de 
gat dans le groupe d()nnaut -ag), e,t qui, dans d'autres langues slaves, 
comrne le russe et le slovene, signifie hai e, e n c I 0 8. 

Comme on le voit, gat. qua i et gut - hai e semblent etre sans lien 
semantique logique et saisissable, tout an moins apremiere vue. Or,du 
point de vue de la phonetique, ils semblent bien venir d'un meme ra
dical, que Preobrajensky, par exemple,27 ne voyant pas le rapport entre 
les sens sens extremes, qualifie, comme d'autres auteurs, d'ohscur. 

Mieux encore, dans ce meme article, Preobrajensky eite comme vor
respondants du gat ru&Se (e n c los) des mots comme le scand. gata, 
ru e (all. Gasse, de meme sens) qu'il explique comme ponvant etre 
quelque chose dans le genre de » pas sag e e n t red e sen c los«, 
explication discutable, comme il l'avoue lui-meme. 

Or, si nous considerous d'autres langues, nous nous apercevons que 
cette alternance de sens qua i / hai e est loin d'etre unique. C'est 
ainsi que certains auteurs ont pu, en fran~ais, dHinir un celt. *cai qui 
donnera justement dans cette langue et quai et haie, en plus d'autres 
mots comme caillou, chai, etc... Pour le moment, cependant, je ne 
garderai que l'alternance de sens dont je viens de parler. Les explica
tions des philologues sur l'evolution du celt. *cai, etant eUes-memes 
assez confuses, du fait notamment, qu'ils ne voient pas comment expli
quer le passage de quai a haie, j'ai prefere me reporter a la toponymie 
des cotes de la Mer du Nord et de la Manche OU nous trouvons une 
serie de toponymes cotiers tres interessante. C' est ainsi qu'en plus du 

2ß La repartition des suffixes ..a;g et ·at est tre8 inter~eallte: ·ag eet frequent enr 
la eilte et semble deseendre jusq'a la hauteur de DubrovIliik (Raguse en est, pent 
·etre, eneore un representant eamoufle par le suffixe ·u8e). PUi8 on a leB noms en 
·at, peut-etre meme dejii dans le eas de Cavtat (explique generalement par Civitas); 
en tout cas des les environs des Bouehes de Kotor les noms en ·at (Molnnat, Tivat, 
ete . . . ) deviennent frequents et excluent eenx en -ag. Dans les iles dalm.ates, -at 
remonte jusqu'a Cres avee eoexistenee de ·ag qni dlsparait eependant a mesure qne 
Pon deseend vers le Sud. Le suffixe -11>1 semble, en Dalma,tie, se limiter a nn do
maine se rapproehant de l'Albanie (cf. lat. magnus qui donne en alb. math,i?) , ear 
des les iles greeques -ag reparait sons la forme -ak(i) ou .ax(i) (cf. par exemple en 
face de l'ile yougoslave Pag, l'ile grecque Paxoi). 

27 A. r. npe06pa:JICeHCKUU, 3THMOJlOmQeCKHH CJlOBapb PYCCKoro 5!Si:iKa, Moscon 
1910-1914 (ed. photocopiee: M08eou 1958), 80US :tran«. 
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port fs. Le Havre2S et du toponyme hollandais s'Gravenhage, dont le 
uom Fran~ais est La Haye (eompris a tort eomme h.a i e), nous avous, 
en Franee par exemple, eueore des noms eomme deux ports (au moins) 
La Haye (dep. de la Manche), un cap de La Hague (Manche), Saint 
·Vaast.la.Hougue (Manche), saus compter, au Danemark, Copenhague 
(eu danois Köbenhavn), etc... 

Or, dans le cas de ce dernier, la premiere partie Köben, tres fre
quente dans la top<lDymie scandinave (Köping, Köbing etc...) ne signi
fie que b 0 u r g.29 En seandinave, d'autre part, havn (norv. et dan.) 
signifie s:implement me r, avec une variante hamn, employee plus 
souvent aujourd'hui dans le sens de po r t, (qui en all. donera Hamm, 
si bien que, du point de vue du sens, on peut dire que Harnbourg = 
= Copenhague). 

Le passage du sens de mer a eelui de rivage (et quai), puis port est 
aise iI comprendre: il y a liI a l'origine une petite metonymie qui, par 
la suite, s'eat developpee. Le passage, par eontre, de mer a haie semble 
moins aise iI expliquer. Je dirais meme qu'il est impossible a saisir si 
l'on reste cantonne dans le groupe haie - hague - havn. Il semble qu'il 
manque un element, un chainon entre hag, p 0 r t 0 u m e r, et hag, 
hai e, e n c los. C'est la que la eomparaison avec d'autres synonymes 
dans d'autres langues eventuell ement vient a notTe secours. 

J'ai dit plus haut que Preobrajensky expliquait le Seand. gata et l' 
alle. Gasse (rue, ruelle) comme »passage entre le,s en
cl 0 s«. Or, d'un autre cote, nous avons le S-C. gat, qua i. Ailleurs 
nous avons l'All. Strasse, ru e, qui doit etre rattachee aStrand, r iv e, 
qua i et, sdon certains, le fs. rue lui-meme serait a rattacher iI riva, 
ripa (cf. I'emploi moderne de I'it. riva).3o La haie - e n c los peut donc 
elJre ee qui se trouve le long de la rue (en passant par un sens, peut 
-etre, de li mit e). SeIon d' autres,3l le fs. rue se serait forme iI partir 
du latin ruga, sill on, puis c h e m i n. On peut, en partant de liI, 
trouver une autre filiation de haie - e el 0 s, plus logique peut-etre, en 
passant par un f 0 s s e - I i mit e (l'app,arition d'une haie vive sur ce 
fosse, soit pour mieux en marquer la limite de la propriete, soit pour 
mieux fermelT eelle-ei, elant assez naturelle; il est important de noter 
iei, je erois, que hag- ue s'est pas developpe, semble-t-il, vers le sens de 
pa I iss ade). L'explieation par f 0 s s e est d'autant plus plausible 
que les la~e<s germaniques ont des verbes eomme hachen, pi 0 ehe r, 
er eu s e r (cf. iI ee propo'8 le nom hollalldais de la Haye: s'Gravenhage 

28 Compare aux autres toponymes, Le Havre semblerait de formation plus recenle 
et d'une epoque OU le fs. havre et fixe au sens exclusif de port. 

2g La formation Köbenhavn au lieu de Havnköben en fait litt. »le port de la 
ville« et non pas la »ville·port« (comme Hambourg par exemple). Cette formation 
a elle seule dejil empeche toute interpretation du suffixe hague/huvn comme hai e. 

30 Cf. le proven~al calo (> fs. calanque), er i q n e r 0 ehe u 8 e et qua i e n 
pe n t e, puis l'it. calle, ruelle; cf. Tab. I. 

~1 A. Dauzat: op. eit. sous »rue« 
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dont la premIere partie Graven (s' est un article) semble devoir etre 
rattache a graben, c r e II s er). 

La eomparaison de divers tableaux d'evolutions pqlralleles nOU8 per
met donc de supposer, dans le cas de hague-haie une filiation comme: 

1. eau (cf. Aegir, dien de la mer dans la mythologie scandinave) 
2. mer 
3. quai, rive, (riviere?) 
4. rigole, fo&sc 1-+ rue 

- enclos, haie 

Certes, on pourra m'objecter que le S-C. gat (q u a i) est bien loin, 
geographiquement, du scand. gata, ru e. Cependant, si nons faisons 
appel une fois de plus a la top()nymie de la re'gion cotiere de la Manche 
et de la Mer du Nord, nous trouvons (je ne citerai que des toponymes 
fran«<ais ici): Morgat, Plouescat, Plougastel (contamine par castei?), 
Huelgoat, tous dans le Finistere, une ile Brehat (Cotes-du-Nord) et un 
port Brehat (Manche), Houlgate (Calvados; pour Houl- cf. peut-etre le 
toponyme vu plus haut La H ougue?), etc... ä quoi il faudra encore 
ajouter le Scand. [(attegat (redoublement de gat?). 

11 faut dire egalement que, dans ce domaine, les noms en -ag <>-nt, 
eux aussi, leurs correspondants (Carentee, Guirec, Diantec, etc...) que 
nous retrouvons peut-etre encore dans les toponymes danois Skagen et 
Skagelse et, de toutes fa«<ons, dans le Skagerak (nouveau roooublement 
c()mme dans le CRS de son vo~sin Kattegat?) 

Le suffixe -ag (je l'appelle ainsi parce que je 8uis parti de cette fonne, 
SOUlS laquelle il sC! presente en Dalmatie) est connu depuis longtemps par 
les philologues. Nous le retrouvons cLans le lat. aqua, peut-etre egalement 
dans Aegir, dont j'ai parle plus haut, ainsi que dans une foule de topo
nymes lies ä I'e,au et d'hydronymes ä travers toute I'Europe. Quelques 
-unes de ses variantes les plus communes sont -ka (Je port y(mgoslave 
Umag a comme correspondant le village serbe Umka, sur la Save), aigue, 
aix en France (Provence notamment), gr. - aKC, - asc, etc... 

N()s tableaux d'evolutions paralleles nous obligent done soh de voir 
ici soi! trois groupes differents (hag, gat Clt -ag) et, alors, d'admirer le 
parallelisme existant entre le groupe hag elle groupe gat, Boit, au con
traire, d'y vooir un s-eul et meme groupe (*alwa?) et, dans ce cas, de 
revoir certaines theories phonHiques pour pouvoir apparenter entre 
elles les differentes variantes (on devra Se demander, notamment, si 
des toponymes eomme Hendaye et Biscaie sont ä rattaeheJI' a haie ou 
a ag-aigue?). 

On v<>-it les portes qu'ouvrent ä la linguistique ces tableaux analogi
ques une fois qu'ils ;Iufont ete dresses pour certaines famille·g impor
tantes de m<>-tll. Je citerai encore, iei, un exernple qui me semble parti
culierement curieux: synonyme des mots vus plus haut, nons avons 
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encore, en russe notamment, un mot nJlOT qui, lui, veut dire et hai e, 
e n c los, et... rad e au! Si les slavisaIlits sont, eh general, d'accord 
pour voir la un seul et mem.e mot, faeile a rattache,r a e a u (verbes 
ploviti, f lot t e r, par exemple), ila ne voient pas comment arnver a 
expliquer le sens hai e, e n c los. Peut-etre les quelques noms de ports 
dalmates en -plant (et notamment Plat et Ploce32 ) e,n donneraient-ils 
l'explication; de meme que dans le cas de gat nous avions gaUl-Tue, 
nous avons en russe nJloU{ao, p 1 ace que certains ont compris comme 
»entoure par les enclos« 0-0 »entre les enclos«!33 

* 

* * 


TeIles sont quelques-unes des remarques qui s'impo<sent aresprit 
lorsqu'on considere ces tableaux comparatifs et leur emploi eventuel. 
Certes cette methode n'a rien de neuf; elle acependant, me semble-t-il, 
ete trop longtem.ps negligee, a vrai dire sans raison valable. Ür, comme 
on vient de le voir par ces quelques remarques, - et il y en aurait bien 
d'autres a faLre encore -, cette methode n'est pas sans utilite: eie peut 
venir au secours du phoneticien, comme elle peut indiquer - sans tou
jours pouvoir les expliquer log i q u e m e n t cependant - certains 
rapports de parente entre divers termes; de meme elle peut faire pre
ycir certainea etymologies que la phonetique ne peut fixer definitive
ment, sans compter qu'elle nous evitera bien souvent les commentaires 
etranges que l'on peut n~lever parfois dans les meilleurs dictionnaires 
etymologiques. De meme elle pourra elrr'e d'un grand secours dans le 
domaine de Ia topcnymie et dans l'etude des Doms propres en general: 
celn-ei etant ioujours plus ou moins figes, echappent parfois a certaines 
e;Ies phonetiques ou sont tout au moins en retard sur elles (un patro

n ym c. frequent pourtant, comme Chastelain est prononce en France 
aUES! soun'nt Cbatelain que ChasteJain; castel a donne chateau, m.ais 
est r es te tel tre;: sou,ent ea toponymie, d'ou i! arepasse, dans certains 
eas: dans la hmgue eouran tc, eie.. . ). 

32 '" saus compter le topony;:ne Split. Celui-oi, considere generalement - mais 
surtout aux epoques Oll I'on a diseute du earaetere slave de la Dalmatie - eomme 
une reduction de l'italien Spabto (gr. aonoJ.arov) donne a la vilIe d'apres le palais 
Ge Diocletien, reste discutable pour plusieurs r.a<isons: outre que le passage de -a- a 
-i- n'est pa s explicable 10i, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas si longternps eneore 
le nom siave de la ville etait Splijet. Il est possible que »palais« soit venu se greffer 
sur Ull topo. anterieur du type Plat - (ce qui , cvidernment, ferai - remonter au-dela 
de Ra,guse le domaine - clt; cf. note 26). 

33 Cf. encore dans ccrtaiues langues slaves plotka, ca n a r d; il est inutile de 
dissoeier plot- hai e de plot- rad e a u pour rattaeher le premier a des verbes ple.\ti, 
t re s s e r, comme 1'0nt voulu certains: sans eompter que plot apparalt d'abord 
comme une hai e v i v e, et que, d'.autre part, le passage direct de plesti a plot 
offre quelques d.ifficultes phonetiques, les deux sens peuvent trouver place dans un 
tableau du genre du Tab. I elargi. 
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Rezime 

PARALELNE SEMANTICKE EVOLUCIJE 

U studiji 0 poreklu reci i njihove genealogije vrlo cesto zakoni fo
netske evolucije pOlStaju nedovoljni da P()k.azu sroonost izmedu dva reci 
ili gntpa reci. IIi pak, dogada se da etimolog koji se odvec strogo pri 
drzava pravila radije odhaci sTo.dnost izmedu reH nego 8to dopusti roo
gucno,st izvesne fonetske ne·pravilnosti. 

Ne zeleci da Da bilo koji nacin umanji vredn()St i korunost f()netskih 
proucavanja, autor smatra da hi se, pozivajuci se na diruge metode, 

TABLEAU I - 1. 

Courber - Tordre  Elol/e - Filet - Sac Tournant - ArticulationTourner 

i-e. *uer.1 

s·c. "ir, vr Ijenje! 
ang. whirl-

8·C. cvor4 (? cf. rs. cBopa) Es. virage (lat. *gyrare ?) 
V'irer3 

la t. vertere, versare, 
vergere 

s·c. vrnuti, vrteti 

6·C. 
. ?VrlJmo. 

vrtaca 

verriculum 

Rs. BepeTbe2° 
8·C. verta, vreca 

lit. warzas 
8·C. vrzina, kavez?21 

pouz ?2a 

Lat. vertebra 

rs. nOBopOT s·c. vrat 
s·c. vrata 

ang. wring·, wren
all ringen 
Scan. vride!8 

(cf. all. Wand, »mure, sur 
winden) 

ang. wcist 
Scan. vnst 
sI. *vrqnka > ruka 

germ. roden, ridan 
lat. ridere? 

Es. ride, ridee, rideau, 
rid~,cule ( ?) 

8·C. rita ( ?)31 

i-e. *bhrdhom- (= courbe) rs. 6ep.no 
6- C. brdo, brdila37 

[s. broder?, bordigue'8 

lat. forfex, forceps? 

r&. rpe6eHb~3 

I Is. calais, calere 
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TABLEAU I - 3. 

Barre - Pieu - Enfoncer Plat -> Pelle (?) I Courbe - Rond -<~~~le --+ Vase r 

s·c. urovanj s-c. uroviti 
Iat. regula? (cf. Vfs. rioler) 

la t. anus. rus 
lit. arvas, ardvas 
gr. €UPU~ 
hind. urvara 
sI. rovn < *orvbnb ravn-

Bk. unis 
urvam 
uus 

lat. curv ? 
orb-, urbs14 

sI. kriv? (cf. all. Krumm) 

lat. virga. 
fs. verge, .vergue 
s-c. vrijeza'. vrljika 
sI. vreslo, povreslo. ele ..• 
s-c. povraz 
rs . Bep3HJla?U 
s-c. veriznjaca (cf. verigl8.) 

lat. verticullus 
s-e.vretenka. vreteno 

V. sI. Bpu.. 
nOBpa3b = gr. J..oßo~25 

(--+ s-e. »anse«) 

gm. ring, rong, hring 
fs. rond? ang, round 
cf. ang!. wrong 

Es. ridelle 
gm. reidel. 

rima 
lat. ritus? 

rudis, ia 

.1. rilo. riJ.a34 

holm = gr. KOJ..O<jlOV 
-I

fs. colonne (cf. eolline) 
lat. calamu.? 

t 
lat. colli.s 
cf. culm

gm. bred. berd 
fs. bardeau. borde 

lat. ealix 
fs. jalet? 

calandre. calat te 
caliorne 
calot (= gro88e bille) 

noix 
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TABLEAU I - 4. 

Direction ver, haut Falaise - Goullre IMontagne (Pustule, etc . • . ) Ver5 b/U 

gr. aelpw 
lat. orior 

ruere 8-C. UrYoti 
snrvoti 
oborina 

lot. rupel 8·C. rnpalt 
s-c. obronok 8-6. pODor? 

obrov 

s·c. vrh, vrv, vrva 
Urvtino, Rov"De lO 

urmasrea17 

gr. 6po~ (Hor ?)18 
la t. v:a·rus, verruc. 
s-c. rovo? (cf. 08trvo)18 

svorok 

la t. vertical lot. vertex 
s-c. vrlet,28 Davrlje, vrljati vrelo? vorte:.: 

vrzimic6 urtica 
rm urla s·c. vrlet? Vrlika?27 

r8. phlTb 
pI. rzucics5 

8-C. riti, oboriti 
roniti, obroniti obronok, ponor, stromor? 

1"8. Hopa38 

RHa (mont. Bulg.) 
fs. ride? 
ang. ridge 

pt-rs. 6ep.llo I pt.-r8. 6ep.llo js-c. brdo 

grab, grob, etc.•. 
all gruwe 

provo oalo fs. calanque 
it. calata 

ceh-lig. mrga (cf. er. 
bordj?) 

oll. Berg, Gebirge 
(Burg?)" 

s-c. breg, brezuljak greben 

holm., hum, Kalm > cha
ume47 

cal (lot. callum) 
Calvariumu 

lot: culmen 

mogli uhlaZiti nedostaci i5'torij~ke fonetike. Jedna od tih metoda hila 
hi stvaranje tahela reci sa paralelnQm semanticko-m evolucijom za koje 
Qvde autor daje nekoliko nacrta. Dogada se, z.aista, vrlo cesto u iudo
evrO'pskim jezicima da je j.edna izvesna rec odredenog smisla sroMa 8a 
recima vrlo razlicitog smisla i da naizgled izmedu njih ne postoji ni
kakva logicna veza. Medutim, ako se uzme sinonim jedne od njih ili 
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samo prve reei, primecuje, se da se u njihovim grupama p'ojavljnje sH
can smisao reCi. S druge strane, izvesne re,ci od nedavna u upotrebi u 
jednom jeziku (autor daje nekoliko primera francuskih reci) jos nisu 
imale vremenada stignu na izvestan semanticki stupanj, koji se, me
du tim, p{)nekilld vec moze predvideti. 

Ove tabeI~ ne sam<> sw om{)gucuju da se »preskocc« izvcsne fonetske 
nepravilnosti vcc ih, sta vise, otkrivaju i {)bjasnjavaju u izvesncOj meri. 

Tableau I (notes) 
Ce tableau, je le rappelle, n'est qu'un schema et, en talllt que tel, il peut etre que 

tres incomplet: d'une par il devrait etre developpe davantage (sens: ver, faire, coul· 
eurs, ruine, etc ...); de l'autre, dans les d.ifferents groupes cites, bien des mots sera
ient encore a ajouter. 

Les trois group~ cites au bas du tah. I ne sont indiques qu'a titre d'exemple, 
sans abcun developpement; de nombreux autres groupes seraient a ajouter; fen eite
ra1i quelques-uns eu paasant dans les notes qui accompagnent ce tableau. 

Les sens iuwques au h.aut des colonnes ne sont que des sens tres vagucs; certaines 
colonnes devraient encore etre dissociiees sans doute. L'ordre dans lequel elles se 
sll!i'Vent n'a rien a voir avec I'ordre chronologique de la filiation des divers sens; de 
meme lell quelques fleches qui y figurent demandent encore a etre confttmee~; elles 
n'indiquent qu'une filiation p 0 B S i bl e que sewes des etudes plW! approfond<ies 
pourront fixer definitivement peut-etre. 11 faut, SUr ce point encore, tenir compte 
da fait qti'un sens donne a pu tirer son origine de deux sens a la fois: par exemple 
le fs. vertige peut venir a la fois et d'un sens t 0 u l' n e l' et d'un sens ver t i c.a I. 

Je pense, cependant, que tel qu'll est presente, malgre tontes &eS lacunes et tous 
ses dHauts, ce tableau (et leB remarques qui I'aceompaguent) peut donner une pre
tciere idee de l'apport que pourraJit oHm a la linguistique l'exploitatJion systematique 
de ces seriell d'evolutions paralleles. 

NOTES: 
1 sens: tor d l' e, ban der, e 0 ur bel', ete . ' .. Apremiere vue on pourrait 

penser que c'cs,t un sens si n u e u x qui est a I'origine des sens premiers indiqucs. 
2 Evolution vers f 0 u l' mi II e m e n t, g r 0 U i II e m e n t, etc... ; cf. un ca. 

analogue avec le lat. turba qui pourrait peut-etre lui 8us&i figurer dans ee tableau 
3 Cf. les toponymes fs. en Vü-? 
, Valeur de c? Peut-etre est-ce eneore 18 UD prefixe video 11 serait interea nnt de 

comparel' les series slaves .uivantes: 
<'vor> cvrst; tvor (tvoriti) - tovar - tvrd; stvoriti - stvor - stvar; (racine .t-uer? 
it noter que dans les groupes indiques Ics verbes neutres de sens faire. Bont frequents: 
vrsiti, 8vriiti, urgere, etc ...) 

' oPOS et opaS eomme nrva (vrva?) et vrh, sous I'influence d'un preJpostfixe? La 
prononciation en vrv, vrva, de vrh est generalement cOn5'i·deree comme une defor
mation du type suh/suv; je crois avoir prouve dan~ l'article cite (»Tl'ois termes ...) 
qu'il n'en est rien et qn'U fandrllJlt plutöt voir trois branches (urY-, vrv- et vrh) d'une 
meme racine ·uer-. 

u En 8-C. verenica, Ei a n c e e (masc. verenik) Bembie venil' de vera, f oi; cf. 
le fs. pro m i s e. Maia co n'est peut-etre la qu'une etymologie popu1ai.ire. 

7 Cf. l'evolution dn fs. ravin (Dauzat): ravine: d'abord v<i 0 I e n c e, puis c hut e 
d e te r r e; raviner ne prend le sens de c r e u seI' qu'a,pres avoir eu un sens 
proche du lat. ruere. La radlue latine est rap/rup (cf. rumpere). Le groupe merite
rmit de figurer dan, ce tableau et pourrait peut-etre expliqn.e1' I'etymologie d"uu cer
ta.in nombre de mots: cf. par exemple: lat. rumpere; sI. rubit- (E rap per, c r eu
seI', co u per); sI. rublje, rubaska, etc . . . (e t 0 f f e, c h e m i s e, etc ...); fs. ruban 
(d'origine »obscure« une fois de plus); slave rupa (t l' 0 u), lat. rupel (r 0 ehe 1', 
fa lai se); sI. rub, bor d, ete... Par aillenn, il est a Roter que dans ce8 groupes on 
trouve de nombreux moli de sena »v 0 leu r« (cf. all. Rallb. ; 81. rob- el t.or-; lat. ra
pere, fs. ravir, etc ...) 
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Enfin, le groupe crndique "i·dessus pourraa't encore expliquer le fs. robe qui, dans 
d',8rutres langues apparait avec le sens de m a r c h a n dis e (cf. le sI. stvar, tovar. 
etc ... vus ci·dessus), ce qui expl[querait encore le fs. derober (cf. egalement le fs. 
devaliser!) . 

s cf. all. rinden> Rand. bor d (et Strand avec prefixe vide st?) 
9 Ce qllli ferait entrer dans le groupe jarmen, joug? 
10 cf. rugalriga; cf. encore les lat. rigare et rigere (avec idee mon te r ?) 
11 > s.c. vruc, c hau d ? Cf. fs. boule> bouillonner (Vx. sI. VT'öcb = r 0 n d ) 
12 Si l'hypothese d'un priifixe t· est maintenue, il faut f,aire entrer dans ce tableau 

l'enorme groupe tourner, lat. turba, etc ... 
13 Cf. (avec I'idee de t 0 ur n e co n t r e?) sI. vrag et fs. adversaire. 
14 Le lat. orb·/urbs pourrait donner une explication nouvelle, et plus satisfaliaante. 

pour I'all. Dorf et le rB. aepeBHR (cf. Scand. torp, lat. turba) 
15 cf. rupa, t r 0 u et rub, bor d. 
16 II est interess'ant de noter que la montagne Urvina, des chants popula!iTes sero 

bes, a ete identifiee avec une montagne Rovine (V. Durie: Antologija Nar. Jun. Pe· 
sama, Beograd 1954, glossaire) 

17 Urmasica est une sorte de patisserie dont Kal1sdzic dit "u Lozruci se ZOve p ita 
na brdu« (Dict. de Vuk). 11 est interessant de noter que le mot urmasica est prati. 
quement inconnu en Serbie, maa.s a comme correspondant brdarica. 

Pour ce qui est du p8.'lsage de urv· a urm., on peut le suivre aisement a travers 
les "Pastrovske ispl1ll,ve, XV-XVIII vjeka«, publiees par I. Bo~ic, D. Pavicevic et 
I. Sindik (Cetinje 1959), OU l'on a jusqu'en 1737 exclusivement urvom (21 fois), 
entre 1737 et 1784, 11 llrmom pour 4 urvom, et apres, exclusivement urmlicom, que 
l'on retrouve encore ~ous la forme jurmicom dans les "Pripovjesti crnogorske .j pri. 
morske« de M. Car (Beograd, 1924). 

19 La montagne Hor apparait sou\'ent dans la Bible (par ex. Nombres XX, 22) 

20 L'etymologje de ostrvo, i I e, toujours inexpliquee encore, serait peut·etre a 
chercher de ce cnte; cf. ostrva, os trog. pie u en s·c; ostrvo (et otok), enflure; cf. 
t!ncore ci·dessous, vrljika et les nombreux toponymes de Serbie (ou l'Ue de riviere 
se dit ada) en Ostrvo, Ostrvica, Ostrog, etc ... La parÜe ost· est, peut·etre encore, 
un prHixe; cf. aus&i le s·c. strovo, srovaliti, etc ... ou peut·etre encore strva, (c h a • 
1" 0 g n e) et strv, t r ace. 

21 Sens de ka·? Contarrunation avec un "'ca!!· etranger (c ave, ca g e, etc ... )? 
22 vez, B!l3 > uz: il faudrait donc ajouter notamment les s·c: uzda, b r i d e, uze, 

co r d e, uzdica, ha m e 't 0 n, c r 0 c h e t, uiiiice, diifile, gorge (et uzak, etroit') uzak, 
par e n t (comme "Iie« ou comme "proche«? cf. uzka porodica). Cf. encore usta, 
bouche, usna, leVTe, en face du lat. os, oris? 

23 Le prHixe st· est inruscutable dans le couple stremen/remen en s·c. Cf. en tch. 
postromka et postoronka et le s-c. stronica, struna, tous »funicules«. Cf. aussi le fs. 
etriviere, etrlier? 

24 Le rs. Bep3UJla n'a que le sens de h om m e d e g r a n d eta i II e. Son ety· 
mologie est encore consideree comme obscure. Elle pourrait etre quelque chose 
comme l'emplo~ fanrilier du fs. "perche« que l'on trouve da,na des cas analogue.s. Cf. 
encore en face du s-c. vrljika, pie u, per ehe, le s-c. vrljikas, g r a n d c h eva I. 

2~ Cf. les developpements que connait en sI. par exemple, le grec 2,oßo;; lobanje, 
lubanje: er ä ne; lopta, ball e, lopata, lopar, pell e; Lopari, mon t ade B o· 
sn i e; lopov, lupe!:, v 0 leu r; rs. Ao6, fr 0 n t; rB. AonTaTb, j e 0 u r d u baton; 
etc .•. Cf. aussi le fs. aube, pell e, venu d'un 1M. "'alapata, 10 u f f let qua pour· 
rait etre I'emgmatique "'alb· des oronymes et des hydronymes. Si I'on admet encore 
dans cette ser,je une racine "'bol., inversee dn lobos, on aTrive a une tIes nomhreuse 
familie (par exemple: fs. balle, boule, hiUe, ballon, etc ... ) qui connait de8 develop
pements semblables a ceux vus dans le tableau: bille, billot, barre; Hallon, nom de 
montagnes frequent dans le.s VOi;ges, compris en general comme montagne ronde; 
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leur nom en all. est eependant Belehen (oronyme qui reparait en Foret Noire); puis; 
on a lat. pala (pelle, puis montagne), les rae. pil-, pal, ete ... (pieu), ete ... sans 
compter eneore un verbe de sens voler: piller! . 

26 S-e. vrlet, vrletina, e 0 u rag e ; cf. le lat virtus? 

27 Le topo. Vrlika semble etre un eorrespondant des nombreux Ostrov-, Os trog- ... 

IS Cf. le fs. vrille (instrument) et vrille (vigne) (eomme s-e. vrijez!') 

29 Ang. wreneh, ontil (eie) sur un sens toumer, et non creuser; cf. eependant le 


s-c. vrtac, per,< 0 i r. 
30 11 serunt interessant d'etudier les voeahsmes des mots s1aves rad, red, rod-, rod-, 

ete. " qui ne sont p·eut-etre p.as sans rapports entre eux. 
a1 S-c.rita, chi f fon, forme par »tresser« ou par »deehirer, arracher<:.2 
32 Le Ried, partie mareeageuse de I' AIsaee offre beaueoup de ressemblanees avec 

la 	region des »rit« du bass,jn danubien. 
33 Cf. lat. stria? Ou bien f>S. strier et (vx.) rioler, avee idee de I i, g n e. 
34 De lä > g r 0 u i n, g u e u I e. Cf. rivaca et rvotina (Statnt de Poglizza) dans 1/1 

sens de t e r r e rem u e e par I e s p 0 res. 
3S Pol. rzueic signifie a la foifs jeter et dessäner (cf. croate risati); ef. le fs. graver 

en face de germ. graben. 
36 Ici I'inversion ron/nor seroble indiscutable. 
37 instntments de tisserand; peut-etre aussi peigne (rs. rpe6eHb) avec I'idee da 

gratter, ereuser, ete ... ? 
3S CI a i e, f ti let. D'ou vient I'emploi dalmate de »burdizati« (marine) pour 

louvoyer? 
39 Fee des e>M1X, et certa,jnement pas fee des gues! 
40 Le developpement de brod vers bat e a u est frequent: ef. le fs. barge (barque) 

ou Dauzat voudrait voir I'origine de fs. berge. 
41 Le fs. bordier » q u e bor d e une h e m" n« pourrait encore venir expliquer 

peut-etre le slave plot, hai e et nAoU{aa. 

42 Dans ee groupe, je ne fais pas de distinetron entre bergen el graben. 
43 Pe" g n e 
44 A noter que les sI. breza, brest-, ete ... designant des arbres vi va nt en general 

dans des terrains humides ont des eorrespondants dans les langue latines comme 
ulmus, orme, etc ... A noter encore que les topo. (toujours lies a I'ean, semble-t-i1) 
en Brest- sont innombrables, depuis le Brest franc;ais jusqn'au Brest-Litovsk russe, 
en passant par une foule de Brest, Brijest, ete ... en Dalrnatie et UD Brestovik en 
Serbie, Bur le Danube. 

45 Si I'arabe bordj, f 0 r t, hau t e u r, "ient d'Europe, ce mot pourraÜ faire rat 
tacher le groupe berg au groupe brdo (cf. laussi brest-) 

46 Cf. aussi les nombreux topo. en Gal-, Gol- repandus sur un territoire aussi vaste 
que celui de Brest-. 

47 Kalm et Kelm apparruissent en Y ougoslavie comme oronymes dans les i1es (Krk 
notammen t) ou Hs voisinen t avec des Hum, Helm, ete... ee qui rejette la theorie, 
soutenue par eertains, d'un gaulois *ealm-, hau t e u r qui apparait notamment dans 
les Chaumes des Vosges (qui semblent faire suite ä la serie des Ballon, plus au 8ud, 
pour disparaitre, au Nord, OU as font place aux Barr). 

48 Litt. » mon t duc r ä n e «, 'traduction du I'hebr. Golgotha. Cf. le s-c. lobanie 
c r ä n e en face de Lopari? (montagne eIl Bosnie; mais lopar en s-c veu! dire 
pell e; il semble donc s'agir d'un cas comme pala, ou rila). Les nombreusus mon
tagIles Lupoglava, comprises en general comme qnelque chose dans le genre de »CaS8e 
-tete «, ne 80nt peut-etre qu'un *Inpo-, mOIltagne, auquel 8'est juxtapose UIl glava de 
meme 8eIlS. 
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Tableau 11 notes 
Obs. L'intention du Tab. 11 n'est p,ae de grouper en une meme famiUe les mots 

cites. Son but est simplement de montrer les problemes interessants qu'il pent aider 
il poser et, eventueIlment, A resoudre, comme, par exemple: 
-Ie cas dee prHixes (?) dans la Sel"j~ Strog- Surov, sirov
-Ie cas des prHixes (?) dans la serie crudus, rudus ou grau, rauh, etc ... 

1 Surov et s;·rov sont peut-etre a mettre dans le groupe 11 (SV. R - S. VR - S. 
R. 	 V.?) 

! Sir, fromage, s-c. siree, vinaigre; s-c. surutka, petit-lait comme lat. serum. _ 
3 A mettre peut-etre dans le groupe II? 
4 ainsi que lat. obscurus? Valeur de obs? 
6 gris et sur sont lies souvent a des sens eau. (cf. aquilo sur aqua; caurm, vent da 

plwie; ater, > Adri'll, etc .•• Cf. les potamonymes Sauer qui ont en France des liner
pretation en Savoureuse!) 

6 	 Norv. stram, grand, severe et .•. ralide, etrangement proche du 11. sum·. 

Cf. s·c. kra.stavac, cornichon? 

A comme corr. en bt. sUrilis (cf. sl sun.?) 


o cf. Stork, cigo·gne (»haut sur pattes«?) 
10 cf. fs. grisette, etofle non travaillee; soie grege, en s·c. Ivila nepreciicena (it. 

gregio, en face de grigio, grti'S) 
11 sI. krot- tJimide, de krut., »ra,ide«, ou de krot· »court«? Ce dernier pourrait 

d'ailleurs venir lui-meme de la meme racine; cf. encore s·c. skrt, avare? 
12 	 all. scharf? 
1~ 	 apparente au sI. kl"asn·, beau? (en passant peut.etre par une idee de peindre; 

cf. 	s-c. masno, gras et D1Bziti, pe'indre, barrioler). 
14 cf. acer/ater comme fs. sur/saur? 
1$ cf. s-c. krupan? 

. TABLEAU III 

-ROM- -ROT-	 observationl 

Sirom ...•1Sirat. cf. all. arm, pauvre 

Sorom 
Sram 
Stram 

CF. ang!. shame, all. Schäme, 
honte et honnir d'un francique 

scand. Ikam, et fs . 
non atteste *hanjan 

Skrom· Krot· Dans krot., idee de bimide eil face de modeJte dans 
shrom-. 
Dans le cas de krot., cl. les developpements: 

.krut., raide, roide, puis dur, cruel (cf. Tab. 11) 
Skrt (?) .krat., court (cf. Es. court, al1. Kurt:, angl. short; 

au moins dans le cas du Es. et de rang!. I'idee 
d'avarice (skrt en S·C) est faoile A saiair: en pas· 
sant par des expressions comme etre a court d'ar· 
gent ou son equivalent angJaIis to be .hort 01 
money; meme developpement dans le fs. iuste 
(juate6se) et, dans ce cas, dans l'al1. kurt:. 

On ne peut s'empecher de rapprocher encore du deo 
veloppement krut·, raide (mais avec idee de tourner 
dans krutiti) 1',aIl. hrum, et donc encore le fs. cour· 
be, courve que nous retrouvons en al!. sow; la forme 
Kurue, par exemple. 
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Obs. Pour le eas de skrom- modeste, on a voulu voir parfois s+krom-, d'une 
racine signif,l'3nt mesure, que nous retrouverions dans Ogroman, enorme (»derue
sun!«) et dans le russe KpoMe, »outre« (S-C. osim, sem?). 11 peut y avoir eu Ia con
tamination l'idee de modeste etant aussi proche de ce\le da mesure que de celle de 
pauvre, humble. Cependant, I'existence parallele d'une racine krot-, timide (tres 
proche encore donc de skrom-) placerait plutat skrom- dans la famille sirom-. D'ail
leurs l'idee de mesure, limite, peut tres hien Stre a I'origine aussi du sens pauvre 
ou honteux aussi. Tout ceci, meme si I'on exclut skrom-, n'explique pas les change
ments consonnantiques dans ces mo'ts. Et meme dans le cas de skrom, il faudracit en
core expl'iquer La presence de -K- (devenu -G- dans ogroman, mais restant dans re. 
KpoMe). 
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