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avant-propos

L'ouvrage dont void Ie premier volume porte un titre
explidte. II est sorti de recherches qui ont pour objet
une portion notable dl1 vocabulaire indo-europeen. Mais la
nature des termes etudies dans ce vocabulaire, la methode
appliquee et l'analyse qu'on en propose demandent quel
ques eclaircissements.

Parmi les langues du monde, celles de la famille indo
europeenne se pretent aux investigations les plus etendues
dans l'espace et dans Ie temps, les plus variees et les plus
approfondies, du fait que ces langues se sont etendues de
l'Asie Centrale al'Atlantique, qu'elles sont attestees sur
une duree de pres de quatre millenaires, qu'elles sont liees
a des cultures de niveaux differents, mais tres anciennes
et certaines parmi les plus riches qui aient existe, et
enfin que plusieurs de ces langues ont produit une litte
rature abondante et de haute valeur. De ce fait aussi, elles
ont constitue longtemps l'objet exclusif de l'analyse lin
guistique.

L'indo-europeen se definit comme une famille de lan
gues, issues d'une langue commune et qui se sont differen
dees par separation graduelle. C'est donc un evenement
·global et immense que nous saisissons dans son ensemble
parce qu'll se decompose au long des siecles en une serie
d'histoires distinctes dont chacune est celIe d'une langue
particuliere.

Le miracle, alors que les phases de ces migrations et
implantations nous restent inconnues, est que nous puis-
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LE VOCABULAIRE DES INSTITUTIONS INDO-EUROPEENNES

sions designer a coup sur les peuples qui ont fait partie
de la communaute initiale et les reconnaitre, a l'exclusion
de tous les autres, comme indo-europeens. La raison·en est
la langue, et seulement la langue. La notion d'indo-euro
peen vaut d'abord comme notion linguistique et si ~ous

pouvons l'elargir a d'autres aspects de la culture, ce sera
encore a partir de la langue. Le concept de parente gene
tique n'a sur aucun autre domaine linguistique un sens
aussi precis et une justification aussi claire. Nous trouvons
en indo-europeen Ie modele meme des relations de corres
pondance qui delimitent une famille de langues et per
mettent d'en reconstruire les etats anterieurs jusqu'a
l'unite premiere.

Depuis un siecle l'etude comparative des langues indo
europeennes a ete poursuivie en deux directions de sens
oppose, mais complementaire. D'une part, on procede a
des reconstructions fondees sur les elements, simples ou
complexes, qui entre langues difIerentes, sont suscepti
bles d'etre compares et peuvent contribuer a restituer !e
prototype commun; qu'it s'agisse de phonemes, ou de
mots entiers, ou de desinences flexionnelles, etc. On pose
ainsi des modeles qui aleur tour, servent a de nouvelles
reconstructions. D'autre part, en une demarche de sens
oppose, on procede d'une forme indo-europeenne bien
etablie pour suivre les formes qui en sont issues, les voies
de la differenciation dialectale, les ensembles nouveaux
qui en resultent. Les elements herites de la langue com
mune se trouvent incorpores ades structures independan
tes qui sont celles de langues particulieres ; des lors its se
transforment et prennent des valeurs nouvelles au sein
des oppositions qui se creent et qu'its determinent. II faut
done etudier d'une part les possibilites de recons
truction, qui unifient de vastes series de correspondances
et revelent la structure des donnees communes, de l'autre
Ie developpement des langues particulieres, car la est Ie
cadre producti£, la germent les innovations qui transfor
mende systeme ancien. C'est entre ces deux poles que se
meut Ie comparatiste et son effort vise precisement adis
tinguer les conservations et les innovations, a rendre
compte des identites et aussi bien des discordances.

Aux conditions generales qu'impose Ie principe de la
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comparaison entre langues s'ajoutent les particularites pro
pres au domaine lexical, celui de la presente etude.

II est apparu tres tot aUK specialistes de l'indo-europeen
que les concordances entre les vocabulaires des langues
anciennes illustraient les principaux aspects, surtout ma
teriels, d'une culture commune; on a ainsi recueilli les
preuves de l'heritage lexical dans les termes de parente,
les numeraux, les noms d'animaux, des metaux, d'instru
ments agricoles, etc. Plusieurs auteurs successi£s, du XI~

siecle jusqu'a ces dernieres annees, se sont employes a
dresser des repertoires, au demeurant fort utiles, de ces
notions communes.

Notre entreprise est entierement differente. Nous n'avons
nullement cherche a tefaire un inventaire des realites indo
europeennes en tarit qu'elles sont definies par de grandes
correspondances lexicales. Au contraire, la plupart des
donnees dont nous traitons n'appartiennent pas au voca
bufaire commun. Elles sont specifiques comme termes
d'institutions, mais dans des langues particulieres, et c'est
leur genese et leur connexion indo-europeenne que nous
analysons. Nous nous proposons done d'etudier la forma
tion et l'organisation du vocabulaire des institutions.

Le terme d'institution est a entendre ici dans un sens
etendu : non seulement les institutions classiques du droit,
du gouvernement, de la religion, mais aussi celles, moins
apparentes, qui se dessinent dans les techniques, les modes
de vie, les rapports sociaux, les prod~s de parole et de
pensee. C'est une matiere proprement illimitee, Ie but de
notre etude etant precisement d'eclairer la genese du voca
bulaire qui s'y rapporte. Le point de depart est generale
ment choisi dans l'une ou l'autre des langues indo-euro
peennes, parmi les termes dotes d'une valeur pregnante,
et autour de cette donnee, par l'examen direct de ses par
ticularites de forme et de sens, de ses liaisons et opposi
tions actuelles, puis par la comparaison des formes appa
rentees, nous restituons Ie contexte ou elle s'est specifiee,
souvent au prix d'une profonde transformation. On s'ef
force ainsi de restaurer les ensembles que l'evolutiona
disloques, de produire au jour des structures enfouies, de
ramener a leur principe d'unite les divergences des emplois
techniques, et en meme temps de montrer comment les
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langues reorganisent leurs systemes de distinctions et reno
vent leur appareil semantique.

L'aspect historique et sociologique de ces proces est
laisse a d'autres. Si nous nous occupons du verbe gree
hegeomai et de son derive hegemon, c'est pour voir com
ment s'est constituee une notion qui est celle de l' « hege
monie », mais sans egard au fait que gr. hegemonia est tour
a tour la suprematie d'un individu, ou d'une nation, ou
I'equivalent de I'imperium romain, etc., seul nous retient
Ie rapport, difficile a etablir, entre un terme d'autorite tel
que hegemon et Ie verbe hegeomai au sens de « penser
juger ». Nous eclairons par la la signification; d'autres se
chargeront de la designation. Quand nous parlons du mot
germanlque feudum en rapport avee les ternies d'elevage,
nous, ne mentionnons la feodalite que par preterition. Les
historiens et les sociologues verront inieux alors ce qu'ils
peuvent retenir des presentes analyses OU n'entre aucun
presuppose extra-linguistique.

La tache du linguiste est ainsi delimitee. II prend sa
matiere dans Ie vaste tresor des correspondances acquises,
qui se transmettent sans grand changement d'un diction
naire etymologique a I'autre. Ces donnees sont par nature
peu homogenes. Chacune provient d'une langue differente
et constitue une piece d'un systeme distinct, engagee dans
un developpement imprevisible. II faut avant tout demon
trer que ces formes se correspondent et qu'elles continuent
un meme original; il faut aussi expliquer les differences
parfois considerables qu'elles peuvent presenter dans leur
etat phonetique ou morphologique, ou dans leur sens.
Ainsi on peut rapprocher l'armenien kCun « sommeil »
du latin somnus « sommeil » parce qu'on connah les regles
de correspondance qui permettent de restituer une forme
commune * swopno-. On peut rapprocher Ie verbe latin
carpa « cueillir » du substantif allemand Herbst « au
tomne » parce que Herbst est en vieux-haut-allemand
herbjst et que herbist remonte a une forme pregermanique
* karpisto- qui signifie proprement « (temps) Ie mieux ap
proprie a la re~olte » (cf. anglais harvest), ce que confirme
une troisieme donnee, Ie substantif grec karp6s « fruit de
la terre, produit de la recolte ». Mais un rapprochement
aussi simple et a premiere vue aussi satisfaisant que celui
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de la racine teks- en latin (dans Ie verbe texo) et de la
racine tak!- en sanskrit, formes qui se correspondent
exactement, se heurte a une grave difficulte : lat. texo
signifie « risser », .mais skr. tak! « tailler a 1a hache» ;
on ne voit pas comment un de ces sens pourrait etre derive
de I'autre ni de quel sens anterieur its pourraient l'un et
l'autre proceder, « rissage » et « charpentage » paraissant
irreclucribles a une technique commune.

A l'interieur meme d'une langue, les formes d'un meme
vocable peuvent se diviser en groupes distincts et peu
conciliables. Ainsi de la racine * bher-, representee par
fero, Ie latin a tire trois groupes differents de derives qui
forment autant de families lexicales : 10

) fero « porter »
au sens de la gestation, d'ou forda « femelle pleine », fait
groupe avec gesto ; 2 0

) fero « porter » au sens de « com
porter » designe les manifestations du sort, d'ou fors,
fortuna, et leurs nombreux derives, qui entrainent aussi la
notion de « fortune, richesse » ; 30

) fero « porter» au sens
d'« emporter », fait groupe avec ago et se definit par la
notion de rapt et de butin. Si nous y comparons les formes
et les derives de bhar- en sanskrit, nous aurons un tableau
plus varie encore: aux valeurs indiquees s'ajouteront celle
de « potter» comme « supporter, prendre a sa charge »,
d'ou bhartr- « mari » ; celIe de « porter» en parlant de
la monture, d'ou « chevaucher », etc. Or, pour peu qu'on
etudie en detail chacun de ces groupes, on verra que dans
chaque cas il forme un ensemble lexical coherent, articuIe
par une notion centrale et pret a fournir des termes insti
tutionnels.

On s'est efforce de montrer comment des vocables
d'abord peu differencies ont assume progressivement des
valeurs specialisees et constituent ainsi des ensembles tra
duisant une evolution profonde des institutions, l'emer
gence d'activites ou de conceptions nouvelles. Ce processus
interieur aune langue peut aussi agir sur une autre langue
par contact de culture; des relations lexicales instaurees
en gree par un developpement propre ont servi de m~
deIes par voie de traduction ou de transposition directea
des relations similaires en latin.

Nous avons tente de faire ressortir un double caractere
propre aux' phenomenes decrits ici : d'une part l'enche-
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vetrement complexe de ces evolutions qui se deroulent
pendant des siecles ou des millenaires et que Ie linguiste
doit ramener a leurs facteurs premiers; d'autre part, la
possibilite de degager neanmoins certaines tendances tres
generales qui regissent ces developpements particuliers.
Nous pouvons les comprendre, leur reconnaitre une certaine
structure, les ordonner en un scheme rationnel, si nous
savons les etudier directement en nous degageant des tra
ductions simplistes, si nous savons aussi etablir certaines
distil1Ctions essentielles, notamment celle, sur laquelle nous
insist(llDS a plusieur's reprises, entre designation et signi
ficatiOn, a defaut de laquelle tant de discussions sur Ie
« sens » sombrent dans la confusion. 11 s'agit, par la com
paraison et au moyen d'une analyse diachronique, de faire
apparaitre une signification la OU, au depart, nous n'avons
qu'une designation. La dimension temporelle devient ainsi
une dimension explicative.

La nature de cette recherche dicte ala demonstration sa
demarche. On ne trouvera ici ni discussions de detail ni
renvois bibliographiques. La matiere de nos analyses se
trouve dans tous les dictionnaires etymologiques, nous ne
voyons guere de travaux anterieurs auxquels nous aurions
pu confronter nos propres raisonnements. Tout ce que
nous disons provient d'etudes de premiere main sur les
faits utilises. Nous nous sommes efforce de rester intelli
gible aux lecteurs non specialises sans faire tort aux exi
gences de la demonstration, mais il faut convenir que les
ramifications, les connexions si diverses qui se revelent au
cours de cette exploration rendent malaise un expose suivi.
II n'est pas facile de pratiquer des divisions nettes entre
les sujets traites. On verra necessairement des interferences
entre les parties de cet ouvrage, puisqu'il y en a entre les
donnees de ce vocabulaire. Nous esperons neanmoins que
ceux qui voudront bien suivre jusqu'au bout l'expose de
nos recherches y trouveront matiere a reflexions generales,
notamment sur la possibilite d'appliquer certains des mo
deles proposes ici a l'etude des langues ou des cultures
auxquelles, bute de documents ecrits, manque la pers
pective historique.

Le present travail a ete prepare par plusieurs series de
le\ons donnees au College de France et que M. Lucien
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Gerschel a bien voulu recueillir. Nous avons tres profon
dement remanie, souvent recrit entierement cette premiere
redaction, a laquelle de nouveaux developpements ont ete
ajoutes. Certaines parties avaient fait anterieurement l'ob
jet d'artides plus deveIoppes, dont les references ont ete
donnees. Pour rendre l'expose plus accessible, seIon une
suggestion deMo Pierre Bourdieu, qui a revu tout l'en
semble et nous a fait d'utiles observations, chaque chapitre
est precede d'un resume. M. Jean Lallot a redige ces courts
textes liminaires; i1 s'est en outre charge de la mise au
point du manuscrit, et il a dresse Ie tableau des langues
ainsi que les index. Nous Ie remercions ici de son aide et
de 1a conscience qu'il a mise dans sa tache.

Emile BENVENISTE.
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abreviations

<
>
II.
Od.
R.V.
ags.
all.
anglo
arm.
avo
fr.
got.
gr.
hitt.
hom.
i.e.
i. ir.
ir.
irl.
isl.
ital.
khot.
lat.
let.
lit.
m. h. a.
myc.
ombr.
osq.
pehl.
skr.
sl.
sogd.
tokh.
V. anglo
vea.
V. h. a.
v. norr.
V. pruss.
V. sl.

provenant de
aboutissant a
Iliade
Odyssee
Rig-Veda
anglo-saxon
allemand
anglais
armenien
avestique
fran~ais

gotique
gree
hittite
gree homerique
indo-europeen
indo-iranien
iranien
irlandais
islandais
italien
khotanais
latin
lette
lituanien
moyen-haut-allemand
myeenien
ombrien
osque
pehlevi
sanskrit
slave
sogdien
« tokharien »
vieil-anglais
sanskrit vedique
vieux-haut-aIlemand
vieux-norrois
vieux-prussien
vieux-slave
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chapitre 1

male et reproducteur

Sommaire. - Contrairement aux etymologies traditionnelles,
il faut distinguer, au niveau indo-europeen, deux notions :

- l'une physique, celle de « male », i.e. *ers-,
- l'autre fonctionnelIe, celIe de « reproducteur ». i.e. *wers-.
Un rapprochement semantique entre ces deux racines ne

s'observe qu'en sanskrit et doit etre tenu pour secondaire.

Nous considererons d'abord des termes typiques relatifs
a l'elevage. Nous etudierons les differenciations caracte
ristiques de techniques particulieres ; dans l'ordre lexical,
comme ailleurs en linguistique, les differences sont ins
tructives, qu'elles se presentent d'emblee ou bien qu'on
les discerne par 1'analyse d'un ensemble unitaire. Une
distinction immediate et necessaire dans une societe d'ele
veurs, c'est la distinction des animaux males et femelles.
Elle se marque dans Ie vocabulaire par des mots qui peu
vent passer pour communs du fait qu'ils apparaissent dans
plusieurs langues, mais non toujours avec les memes
determinations.

Pour Ie premier mot que nous allons etudier, nous
avons une serie de correspondances relativement stables,
mais comportant des variations; i1 s'agit du nom du male:

{

r:rabha j aTJSan
skr. avo gr. arse,z) orren

v!'~abha * varasan

Nous posons en avestique un vocable qui, par hasard,
n'est pas atteste, mais qui est postule par les derives avo
varJsna- « masculin », varJsni-) « male; belier ».

En grec encore, nous trouvons des formes un peu
moins proches dans Ie groupe de e(w)erse (!(W)EPC11'),
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L'opposition arasan- : daenu- est constante; dans les
listes d'animaux, nous trouvons l'enumeration des deux
series de termes dans Ie meme ordre

L'avestique arasan ne designe nullement une espece
animale particuliere comme skr. uabha qui, sans etre Ie
nom exclusif du taureau, est frequent dans cette signi
fication. Avec arasan, rien de pareil : i1 denote Ie male,
en opposition a la femelle, rien de plus.

Cette opposition male/femelle peut prendre en aves
tique une forme lexicale un peu differente pour les
humains, on emploie .nar/xsaOrt, ou. ce dernier terme a
tout l'air d'etre Ie feminin de l'adjectif signifiant « royal »,
c'est-a-dire « la reine » - ce qui parait un peu etrange,
mais n,est pas inconcevable si l'on pense a la correspon
dance entre gr. gune « femme» et angl. queen « reine ».
II y a quelques legeres variantes : nar/ strt, ou. ce dernie.r
terme est Ie nom indo-iranien de la femme, d. en compOSI
tion strtnaman (d. lat. nomen) « de sexe feminin », et par
£ois un transfert de xIa8rt au regne animal. Tout cela est
clair, I'opposition est univoque. Hors de l'iranien, araIa!" a
des correspondants aussi exacts qu'on peut Ie souhalter
avec gr. arsen, arren, exactement dans Ie sens indique par
l'avestique : c'est Ie male par opposition ala £emelle, arren
en face de tM/us : l'identite etymologique dans les deux
termes atteste une survivance indo-europeenne.

Considerons maintenant Ie mot avestique * varasan.
II exprime une notion differente : celle de reproducteur ,.
ce n'est plus une caracteristique d'une classe d'etres, mais
nne epithete de valeur fonctionnelle. On emploie * varasan
(en fait varasni-) avec Ie nom du mouton pour « belier » :
maesa-varasni-,. cette liaison ne laisse pas de doute sur
Ie sens. On a au reste des preuves historiques : * varasan
a donne phonetiquem~nt Ie persan guIan qui n'est pas Ie
« male » (represente en persan par une forme derivee
de nar), mais bien Ie « reproducteur ».

Hors de I'iranien, Ie latin uerres est un exact syme·
trique pour la forme et pour Ie sens. En effet, il ne <:Iesigne

hersai (lpcrClL) (d. la forme avec v de l'indo-iranien) dont
Ie sens est 1) au singulier « pluie, rosee », tandis que 2) Ie
pluriel s'applique aux animaux; de cette familIe sort
lat. uerres, male d'une espece particuliere, avec ses cor
respondants en baltique, lit. versis, let. ve,sis. Le tout
est rattache a ce radical verbal * wers- de skr. varsati
qui signifie impersonnellement « pleuvoir » (d.. eers~) ;
on rapprochera irl. frass « la pluie » < * w!sta.

Entre ces dernieres formes et les formes nominales pre
cedentes, i1 y a une difference morphologique, qui n'a
empeche aucun etymologiste de les presenter ensemble,
mais qui doit nous arreter : d'une part, forme a w initial,
d'autre part forme a initiale vocalique en indo-iranien;
de mem~ en grec arren «(iPP11V) ne presente jamais de w
alors que, dans la metrique homerique, eerse =
ewerse, d'ou. hersai.

Les comparatistes ont fait de cette discordance une
alternance. Mais tant qu'on n'est pas contraiilt de les
admettre, i1 faut autant que possible faire l'economie de
pareilles « alternances ». Dans la morphologie indo-euro
peenne, aucun principe ne permet d'associer des formes
sans w- a des formes avec w-. L'hypothese d'un groupe
unitaire est ici gratuite; aucun autre exemple n'impose
rait cette alternance w-/zero. Quant au sens meme des
mots ainsi associes, la ou. l'analyse Ie permet, Ie rappro
chement, comme on Ie verra, ne s'effectue pas sans dif
ficultes.

En sanskrit, vuabha- et !!abha- attestent meme pro
cede de formation et meme notion : c'est « Ie taureau
mythologique » et « Ie male en general », epithete aussi
de dieux ou de heros. En avestique, par contre, les deux
mots (avec ou sans w) ne se rapportent pas aux memes
notions, et ce desaccord est instructif au-dela meme de
I'indo-iranien : arasan et * varasan, au point de vue iranien,
sont absolument distincts : arasan dans les textes aves
tiques s'oppose toujours a un mot qui designe la.femelle,
parfois xs.a8rt (terme purement iranien), generalement
daenu. Ce dernier terme - indo-iranien, d. skr. dhenu 
rejoint Ie groupe de. gr. tM/us d. la racine skr. dhay
« allaiter, se nourrir » ; ainsi nous avons ici une designa
tion specifique, fonctionnelle, de la femelle animale.

« cheval »
« chameau »
« breuf ».

aspa-arasan
ustra-araIan-

•gau-arasan·

aspa-daenu
ustra-daenu

gau-daenu-
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pas Ie male, qui est sus pour les porcs (mot sur leque1
nous reviendrons), mais Ie reproducteur ; uerres, Ie verrat,
a exactement l'emploi de la forme correspondante, aves
tique * varasan.

Que conc1ure de cet examen? Les themes nominaux
* ers- et * wers-, tenus pour identiques, sont des formes
differentes, absolument separees par Ie sens et que la mor
phologie indique aussi comme distinctes. Voila deux mots
qui riment, qui peuvent se superposer, mais appartien
nent en realite 8 deux familles independantes : 1'un designe
« Ie male » oppose 8 la femelle; l'autre designe une
fonction, celle de reprodueteur du troupeau et non une
espece comme Ie premier. En sanskrit, et 18 seulement, il
s'est opere un rapprochement assez etroit entre rsabha
et v!!abha-. A la faveur d'une mythologie OU Ie iaureau
tient une place eminente, et par 1'effet d'un style OU abonde
1'epithete magnifiante, les deux termes sont devenus a
ce point equivalents que Ie premier a re~u un element
suffixal qui n'appartient qu'au deuxieme.

Telle est notre premiere conclusion. Elle va se pre
ciser par recours 8 un deve10ppement lexical distinct. Entre
gr. eerse et hersai, il y a probablement un rapport :
comment Ie definir? Le singulier eerse designe la petite
pluie du matin, la rosee. On a par ailleurs Ie pluriel home
rique hersai qui n'apparait qu'une fois (Od. 9, 222) ; dans
1'antre de Polypheme est logee une bergerie OU les ani
maux. soot places par rang d'age, des adultes aux ani
maux du plus jeune age: hersai. Or hersai, c'est Ie plu
riel de eerse. Pour comprendre cette singuliere association,
on relevera en grec des paralleles : drosos signifie « goutte
de rosee » ; mais dr6sos au plurieI, chez Eschyle, designe
les petits des animaux. Voici un troisieme fait du meme
ordre : psakas qui veut dire « pluie fine » a pour derive
psakalon « Ie petit nouveau-ne d'un aIlimaI ». Cette rela
tion lexicale s'eclaire ainsi : les tout jeunes animaux sont
comme la rosee, comme des gouttelettes deposees toutes
frakhes encore. Ce sont les petits nouveaux-nes en tant
que tout juste nes. Un tel developpement de sens, parti
culier au grec, n'aurait probablement pas eu lieu si * wers
avait d'abord ete Ie nom de 1'animal comme « male ». II
apparait donc etabli que nous devons poser une distinction
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en indo-europeen entre deux ordres de representations et'
deux series de termes qui n'ont ete amenees 8 se rappro
cher et 8 se ressembler qu'en indicn. Partout ailleurs on a
deux signes lexicaux distincts : l'un, * ers- designant Ie
« male » (gr. arren), 1'autre, * wers- qui transpose la
notion initiale de pluie comme humeur fecondante en
celle de ~ reproducteur ».
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chapitre 2
une opposition lexicale areviser
sus et porcus

Sommaire. - On admet ordinairement
10

) que Le. *porko- (lat. porcus) designe Ie porc domestique,
oppose a l'animal sauvage, * su- (lat. sus);

2°) que la repartition dialectale de' *porko- conduit a la
conclusion que seules les tribus eUIopeennes ont pratique l'eIe
vage des pores.

Or, un examen attentif fait apparattre :
10

) que, dans toutes les langues, latin en particuIier, ou se
maintient l'opposition *su- : *porko-, ces termes s'appliquent a
l'espece domestique - *porko- designant Ie « goret » en face de
I'adulte *su- ;

2°) que *porko- est en fait atteste sur Ie domaine oriental
de l'indo-europeen. II existait donc un elevage indo-europeen
du porc - qui s'est perdu de bonne heure en lnde et en Iran.

Le terme latin uerres fait partie d'un ensemble
de mots qui designe une espece particuliere, l'espece
porcine. II y a lieu de preciser les rapports entre les termes
de cette serie animale en latin, soit les trois termes
uerres, sus, porcus.,

Sus et porcus sont indo-europeens au meme titre; its
ont l'un et l'autre des correspondants dans la plupart des
langues indo-europeennes. Quel est Ie rapport de sens ?
II est pose partout comme etant celui de l'animal sau
vage et de l'animal domestique : sus designerait l'espece
porcine en general, sous sa forme sauvage, Ie « sanglier » ;
porcus serait exclusivement Ie porc d'elevage.

II y aurait la une distinction indo-europeenne tres
importante au point de vue de la civilisation materielle
des Indo-Europeens, parce que sus est commun a l'en
semble des dialectes, de l'indo-iranien a l'irlandais, tandis
que porcus est restreint a la sphere europeenne de l'indo-
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europeen et ne figure pas en inClo-iranien. Cette discor
dance signifierait que les Indo-Europeens ne connaissaient
pas Ie pore domestique et que la domestication de l'animal
n'aurait eu lieu qu'apres la rupture de l'unite indo-euro
peenne, quand une partie des peuples se fut etablie en
Europe.

Aujourd'hui, nous pouvons nous demander comment
on a pu tenir pour une evidence cette interpretation et
croire que la difference entre sus et porcus refletait une
distinction entre pore sauvage et pore domestique. II
faut s'adresser aux ecrivains qui ont traite en latin des
choses de l'agriculture, Caton, Varron, Columelle, et
qui emploient Ie langage des hommes de la terre. Pour
eux, sus designe l'animal domestique aussi bien que l'animal
sauvage. On trouve certes sus pour l'animal sauvage;
mais Ie meme sus designe toujours l'espece domestique
chez Varron : les minores pecudes, Ie petit betail, ce sont
ouis, capra, sus, tous animaux domestiques.

Vne autre preuve est donnee par Ie terme suouetaurilia,
qui designe Ie grand sacrifice de lustration triple OU figurent
trois animaux symboliques, trois especes dont les deux der
meres (OU1S, taurus), notoirement domestiques, font pre
sumer que sus, qui leur est associe, designe aussi un animal
domestique; cette presomption est confirmee par Ie fait
qu'on n'a jamais sacrifie d'animaux sauvages a Rome. De
meme gr. hUs (Ut;) (= lat. sus) designe l'animal domes
tique en quantite d'exemples. On distingue assurement,
mais seulement par une qualification, entre l'espece sau
vage et l'espece domestique : Ie pore sauvage se dit hus
agrios, par opposition au pore domestique. C'est done
un fait acquis prehistoriquement, avant Ie latin, que Le.
* su- = gr. hus s'applique a l'espece utile qui est l'espece
domestique.

Dans les autres dialectes indo-europeeris, les conditions
d'emploi du mot ne sont pas les memes. En indo-iranien,
su- designe Ie pore sauvage. Les formes historiques skr.
sukara, avo hu- sont baties sur un theme identique. Selon
Bloomfield, on part de suka-, ancien theme qui aurait ete
ensuite suffixe en ora a l'exemple d'autres noms d'animaux
te1s que vyaghra « tigre », et suka-ra devient su + kara,
« l'animal qui fait su » par interpretation paronymique.
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Outre avo hu-, on rencontre en iranien une forme xuk
qui suppose * hukka ; l'indo-iranien avait done une forme
suffixee en -k qui, sur Ie domaine indien et avestique,
se rapporte a l'espece sauvage seulement. C'est que l'Inde
et l'Iran n'ont jamais eleve de pores a date andenne.
On ne rencontre aucune mention d'un elevage de pores
dans les textes. Mais nous avons vu a l'oppose, en etu
diant les· faits la6ns, que sur Ie domaine europeen, la
domestication du pore etait acquise bien avant la cons
titution du latin : Ie nom generique y etait deja employe
pour l'espece domestique. C'est de ce sens de « pore
domestique » que Ie latin fait a peu pres exclusivement
usage; sus n'est Ie « sanglier » que dans les contextes OU
Ie terme generique suffisait.

En etudiant Ie sens des mots qui sont propres au latin
pour designer Ie meme animal, Ie pore, nous voyons naitre
un probleme qui parait menu, mais dont les consequences
sont assez notables. Des lors que sus designe l'espece
en general, et plus ordinairement l'espece domestique,
la distinction que l'on pose habituellement dispauut :
designant l'un et l'autre Ie pore domestique, sus et porcus
deviennent synonymes. Ce pleonasme etonne et invite a
examiner de pres les temoignages qui etablissent Ie sens
de porcus (et non les traductions, qui sont unanimes la-
dessus). .

Nous pourrons commencer a partir d'un des termes
OU Ie nom de l'animal apparait dans une liaison consa·
cree, suouetaurilia, terme deja cite plus haut, qui designe
Ie groupement consacre de trois animaux sacrifies a l'oc
casion de la ceremome lustratoire. La forme suouetaurilia
est tenue pour irreguliere : on a en effet

1) un compose a trois termes de groupement; mais
de pareils composes sont attestes dans les langues indo
europeennes anciennes, d. gr. nykhth-~meron « nuit et
jour» ; l'objection ne tient pas ;

2) une difficulte phonetique, Ia forme oue et non oui.
On la resout, si on fixe Ie terme dans sa signification
exacte et si on Ie restaure dans les conditions qui l'ont
constitue. Ce n'est pas un compose ordinaire, mais un
juxtapose comportant non des themes nominaux, mais
des formes casuelles. II est forme d'une succession de

29



LE VOCABULAIllE DES INSTITUTIONS INDo-EUROPEENNES

trois ablatifs : * su ancien ablatif de sus (d. subus, forme
ancienne au pluriel); oue ablatif regulier, enfin tauro.
Ce sont bien trois ablatifs juxtaposes, I'ensemble etant
subsume comme un mot unique avec Ie suffixe d'adjectif
-ilis, -ilia, ajoute au dernier terme avec elision. Pourquoi
ce juxtapose? C'est qu'it est tire de I'expression rituelle
ou Ie nom de l'animal sacrifie est a I'ablatif : su faeere
« sacrifier au moyen d'un animal », et non I'animal lui
meme; facere + I'ablatif est certainement la construc
tion ancienne. Donc, faire I'acte sacre au moyen de ces
trois animaux; groupement ancien, consacre, de ces trois
especes OU sus est Ie nom de I'espece porcine. II faut
reprendre un chapitre du De Agrieultura de Caton (141),
texte celebre qui decrit la maniere de proceder a la Ius
tration des champs, ceremonie d'ordre prive. Dans ce
texte qui a ete souvent lu, cite, utilise, it s'agit expres
sement des suouetaurilia. En procedant au sacrifice, Ie
proprietaire du champ doit prononcer ces paroles : maete
suouetaurilibus laetentibus esto; c'est une priere a Mars
pour qu'it accueille ces suouetaurilia lactentia) trois ani
maux « de lait », tout jeunes. La demande est formu
lee pour la deuxieme fois en ces termes : Mars pater)
eiusdem rei ergo) maete hisee suouetaurilibus lactentibus
esto, puis Caton continue : « quand tu immoleras Ie
poreus, I'agnus) Ie uitulus) il faudra », ubi porcum im-
molabis, agnum uitulumque) oportet Le sacrifice de fait
comprend donc les trois animaux, qui sont denommes cette
fois poreus, agnus) uitulus. Comparons les termes du
sacrifice nominal : sus) ouis) taurus et ceux de I'offrande
reelle : poreus, agnus, uitulus. Les termes se suivent exac
tement dans Ie meme ordre pour designer les animaux
sacrifies. II s'ensuit que uitulus est Ie petit du taurus)
agnus est Ie petit de I'ouis) donc porcus est Ie petit du
sijs : cela se deduit d'une maniere pour ainsi dire mathe
matique en superposant les denominations rituelles et
les especes reelles du sacrifice. La conclusion s'impose :
porcus ne peut etre que Ie « goret ». Entre sus et poreus)
la difference n'est nullement celle qui separe l'animal sau
vage de l'animal domestique : c'est une difference d'age,
sus est I'animal adulte, poreus, Ie petit. Nous avons un
autre texte pour nous ouvrir les yeux. Dans Ie De re rus-
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tiea de Varron (liv. II, ch. 1), relatif al'elevage des ani
maux) I'auteur donne des preceptes aux eleveurs. Ce n'est
pas avant quelques mois qu'il faut sevrer les jeunes ani
maux : les agni aquatre mois, les haedi a trois mois, les
porci adeux mois. Ainsi poreus est parallele aagnus et a
haedus. On pourrait recopier la plus grande partie du cha
pitre, telleJIlent les exemples sont nombreux. Varron ensei
gne qu'on reconnait les sues de bonne race a progenie : si
multos porcos pariunt, « si elles donnent de nombreux
porci ». Dans la nourriture, on a l'habitude de laisser
pendant deux mois porcos cum matribus) et un peu plus
loin: porci qui nati hieme /iunt exiles propter frigora « les
porci nes I'hiver... »; ici apparait d'une maniere signifi
cative la liaison de poreus avec mater.

Dans un archaisme du vocabulaire religieux, les porci
qui ont dix jours habentur puri « sont consideres comme
purs » et sont pour cela appeles « saeres » (ancienne
forme au lieu de sacri a partir de I'adjectif * sacris) ;
sacres porci, tres vieille expression, « les porci ages de
dix jours ». De meme lactens poreus est frequent, mais
on n'a jamais * laetens sus. On rencontre un diminutif
poreulus ou poreellus) de meme que 1'0n a agnus/ap..nellus)
uitus/uitellus,o mais il n'existe pas de * sueulus, Ie nom
de I'animal adulte ne comportant pas de diminutif. Ainsi
Ie sens de poreus - qu'on peut retrouver dans ce texte
quarante fois peut-etre ! - est constant. II ne varie pas
dans I'usage ulterieur. Ciceron Ie prend avec Ie meme
sens : a propos d'une uilla (<< domaine »), it ecrit : « abun
dat porco) haedo) agno », expression ou les porci figurent
avec Ies autres jeunes animaux, haedi et agni) chevreaux
et agneaux. Nous connaissons deux noms du porcher :
subulcus) « qui s'occupe d~s sues» (paralle1e a bubuleus)
et poreulator : quelle raison y aurait-it de forger deux
termes distincts si les deux mots sus et poreus s'equi
valaient pour Ie sens ? En fait, Ie poreulator s'occupe des
jeunes porcs, qui demandent des soins particuliers, Ie
subuleus) des pores adultes. II est donc etabli que, dans
toute la latinite ancienne et jusqu'a I'epoque classique,
poreus ne designe. rien d'autre que Ie « goret ». Le con
traste est desormais intelligible; il est etonnant seule
ment qu'on ne I'ait pas encore aper~ et qu'on ait per-
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petue une traduction erronee d'uD. terme aussi commun
que porcus. Cette situation de sus en face de porcus est
exactement celIe du grec hus, sus (v~, CTij~) en face de
khotros (XOLpO~). Cette difference est de grande importan
ce; dans Ie culte domestique ou public, il n'est pas d'ani-.
mal plus communement offert que Ie porcus, Ie jeune
pore.

Ce que nous decouvrons, Ies Latins Ie savaient deja;
Varron nous donne, avec une etymologie de fantaisie,
l'equivalence exactement notee. R. R. II, 1 : « porcus
graecum est nomen.... quod nunc eum vocant khoiron ». II
savait done que porcus signifiait Ia meme chose que khot
ros. Mais Ie mot porcus existe ailleurs qu'en latin, on Ie
retrouve en italique. Le contraste est Ie meme entre si
et purka en ombrien, dans Ie texte rituel ou ils figurent
tous les deux. II faut voir ce que cette opposition signifie
en ombrien.

La traduction qu'on donne des Tables Eugubines est
generalement en latin, elle est done peu limpide. Mais
nous devons considerer les adjectifs qui accompagnent
si et porko. On a si avec kumia traduit par « grauida », si
avee filiu traduit par ~ lactens » et d'autre part purka.
Or la liaison de lactens avec sus est impossible en latin.
La difference en ombrien devient incomprehensible : si
Ie mot ombrien si peut designer l'animal en tant que
grauida « gravide » et lactens « de lait », que peut alors
designer porcus ? Le meme mot s'appliquant a l'adulte et
au nouveau-ne, la difference de denomination ne se justifie
plus, l'antre mot, purka, devient inutile.

Dans un texte de rituel, aussi exact, pourquoi cette diffe
rence, ici si, la purka ? Le centre du probleme est en fait
la signification de filiu. II y a une a.utre possibilite que
celIe de Ia traductioQ consacree. On peut concevoir deux
interpretations pour filiu : l'une par lactens « de lait » ;
mais on peut aussi penser a lactans « qui alIaite ». En
effet l'ombrien filiu s'apparente a gr. tMlus et femina
qui est en latin « celIe qui alIaite » et tMlus en grec signifie
aussi eela. En irlandais et en lituanien, une forme de cette
racine avec suffixe -1- se rapporte ala mere : lit. pirm-delu
« animal qui allaite pour la premiere fois ». Nous pou
vons done entendre l'ombrien film non comme « lactens »
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mais comme « lactans ». La truie est done dite tantot
« grauida », tantot « lactans », selon que l'animal n'a
pas encore ou bien a deja eu son petit. Et alors purka
devient Ie nom du petit, c'est Ie "goret" comme lat. por
cus, et la situation qui etait de toute maniere incompre
hensible redevient intelligible. Nous sommes ainsi assures
que cette pifference, illustree par Ie latin et I'ombrien,
est une difference lexicale heritee. Elle est de fait ante
rieure a I'italique.

En celtique, Ie nom correspondant a porcus, c'est-a-dire
phonetiquement iri. orc, est toujours cite avec Ie groupe
de porcus et avec la traduction « pore ». Mais la preci
sion que nous attendions nous est apportee par Ie dic
tionnaire detaille de l'Academie irlandaise qui traduit are
par « jeune pore » ; de Ia sorte, voila Ia serie italique et
celtique integree dans cette signification.

En germanique, Ies deux mots correspondants sont repre
st'ntes par des derives, d'une part swein (all. Schwein),
d'autre part farh, farhiti « Ferkel ».. lei, les formes moder
nes l'indiquent deja, Ferket est Ie « goret », specifie
comme diminutif, alors que swein « pore» derive de su
ne comporte pas de diminutif. Le eorrespondant germani
que de porcus atteste immediatement Ie sens de « jeune
pore », qu'i! a conserve. Enfin, en slave et en baltique, lit.
parias, s1. pras~ (d'ou Ie russe porosenok qui en est un
diminutif) s'opposent a svin. Or ee slave et baltique
* parsa- correspondant aporcus a Ie sens de « goret ». On
a done en slave Ie meme eontraste qu'en germanique. Cette
demonstration aurait pu etremenee de deux cotes diffe
rents; en partant du germanique et du slave, on arrive a la
meme eonstation qu'en partant sans prevention du latin.
De toute maniere, les temoignages concordent et la situa
tion lexicale apparait identique dans tous les dialectes
occidentaux.

C'est maintenant sur Ie plan indo-europeen que Ie
contraste des deux termes va soulever un nouveau pro
bleme. La repartition des deux formes est inegale. La
forme * su- est indo-europeenne commune : elle est attes
tee ala fois en indo-iranien et dans tous les dialectes pro
prement europeens, alors que * porko n'apparait pas en
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indo-iranien, mais' seulement dans les dialectes europeens.
De cette distribution dialectale et du sens qu'on attri

buait a * su- et a * parka·, on a conclu que la commu
naute indo-europeenne ne connaissait du Rorc que l'es
peee sauvage. Le sens meme de poreus denotait, croyait-on,
que l'elevage n'avait commence qu'en Europe, apres l'eta
blissement de certaines fractions ethniques.

Mais la signification restauree de ces termes transforme Ie
probleme. Il prend un sens nouveau, puisque l'opposition
est adulte/nouveau-ne et non sauvage/domestique. Pour
quoi alors Ie nom de l'animal nouveau-ne (* parko-)
n'est-il pas coextensif au nom de l'animal adulte ('~. suo) ?
Mais y a-toil vraiment une telle inegalite d'aire entre sus
et poreus? Tout Ie raisonnement repose sur ceUe allega
tion qu'il n'y a pas de trace de pareus sur Ie domaine
indo-iranien. Or, Ie probleme a beaucoup progresse et
l'affirmation traditionnelle doit etre aujourd'hui contestee.

Ce meme mot * parkas est atteste sur une aire contigue,
mais de langue tout autre, en finno-ougrien, par finnois
porsas, mordve purts, zyriene pors.

On est d'accord pour voir ici un emprunt commun des
Iangues finno-ougriennes a une forme en .5 d'un certain
etat de l'indo-europeen; rnais a quelle date Ie mot a-toil
penetre en finno-ougrien ?

Constatons d'abord que Ie sens est sur : « goret, petit
pore » en finnois; pour les autres langues, les lexiques
sont moins precis, mais ce sens est probable. On a remar
que la relation avec les formes indo-europeennes, discute
sur la chronologie possible de l'emprunt. Ce qui parait
certain, c'est que porsas en finnois suppose un theme en -0 ;

Ia finale -as est une adaptation finnoise d'un theme en -0,

remplace par a, car des Ie finno-ougrien, on n'a pas tolere
o en deuxieme syllabe : * parsa devient parsa. Le radical
* parso comporte une palatalisation caracteristique de k
en s. La .forme originale empruntee par Ie finno-ougrien
comportalt cette palatalisation, realisee avant Ie passage
de 0 radical a a qui caracterise l'etat indo-iranien, car la
forl?e t.heo~ique de tind?-ira?ien eut ete en indien * parsa,
en !ramen parsa, mdo-Iramen * parsa. Le phonetisme de
l'emprunt finno-ougrien nous reporte aun stade anterieur
a l'indo-iranien, mais posterieur ahndo-europeen com-
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mun qui comportait un k subsistant. C'etait done un
etat dialectal ancien, qui aurait precede la distinction de
l'indo-iranien. TeIle est la conclusion a laquelle arrivent
les finno-ougrisants. Mais une difficulte les a arretes;
c'est que la forme pre-indo-iranienne supposee par l'em
prunt n'est pas attestee en indo-iranien meme : on a alors
hesite aca,ri.clure.

Mais nous avons maintenant la forme sur Ie domaine
oriental. Un dialecte moyen-iranien de l'Est, connu
depuis peu d'annees seulement, Ie khotanais, nous permet
d'etablir l'existence et la signification d'un mot pasa, gen.
pasa, qui designe Ie pore. Le sens est certain, car ce sont
des textes traduits du sanskrit ou du tibetain, OU se rencon
trent des datations empruntees au cycle animalier; il y
a une annee ou un mois du pore. Ainsi Ie khotanais nous
restitue la forme indo-iranienne attendue : paria, et il
fournit la preuve que * porko- etait connu sur l'aire indo
iranienne aussi.

L'argument negatif n'est done plus valable. Certes il
n'y a aucune trace de * porko-. en indien; mais un mot
de ce genre est expose ades accidents. II y a des peuples
qui, pour des raisons religieuses, excluent l'animal du
sacrifice et de la consommation, tandis que les peupies
de l'Europe 1'0nt apprecie. En iranien, Ie mot a existe,
nous Ie savons maintenant. II .n'y a done plus aucune
difficulte aadmettre qu'en principe Ie theme indo-europeen
* porko- est commun a l'ensemble des dialectes; nous
avons constate sa presence en iranien oriental et confir
mation nous est donnee par leg emprunts du finno-ougrien.

Certes nous ne pouvons encore definir la signification
exacte du terme en khotanais, langue tardive du vu" ou
VIII" siecle de notre ere. Mais puisque * su- est commun
al'indo-iranien et aux langues d'Europe, si 1'0n a employe
egalement * porka- en ,iranie?, c'~st qu:il e~ai~ ~stinct
du terme .* suo. Les traIts presumes ou etablts mdIrecte-
ment concordent avec les faits certains tires d'emplois tex
tuels.

Tout cela l'existence des deux mots employes des la. ,
periode indo-europeenne et ~a difference de ,~ens que n~us
avons soulignee, permet d affirmer que I mdo-europeen
commun * porko- designait « Ie petit pore ». La coneIu-
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sion negative de Ia doctrine traditionnelle n'est plus jus
tifiee : iI existait bien un eIevage indo-europeen du porc.
C'est ce que Ie vocabulaire revele par Ia distinction qui
apparait entre sus et porcus, symetrique gecelle qu'on
rencontre dans les noms des autres animaux domestiques.

II faut encore remarquer dans cette opposition entre
sus et porcus que la difference IexicaIe qui separe ces
deux termes peut se n~aliser. plus tard dans des termes
differents. L'opposition sus : porcus subsiste dans toute
Ia latinite jusqu'apres l'epoque c1assique, mais ensuite la
valeur propre a sus a passe a porcus qui a rempli la fonc
tion de sus : a ce moment sus disparait.

Dans les GIoses de Reichenau, precieuses pour Ia tran
sition du latin au fran~ais, Ie terme sus est gIose « porcus
salvaticus » (= porc sauvage). Ainsi sus a ete confine
au sens de « porc sauvage » et porcus a pris sa place
comme nom du « porc ». Mais il fallait refaire un terme
qui rempIa~at poreus dans son sens anterieur : de la por
eel/us, fr. pourceau.

Puis, SOllS l'influence de la langue des Evangiles OU

porcellus signifie « porc », on recourt pour Ie jeune animal
a un terme technique : « goret ». L'expression de Ia
difference est renouveIee, Ie meme ecart est conserve ~
car il importe de maintenir une distinction qui reIeve, eIIe:
d'une realite extra-linguistique, les conditions de l'elevage.
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chapitre 3
probaton et }'economie homerique

Sommaire. - II a ete soutenu que Ie terme de creation
grecque probaton designe Ie petit betaiI, par suite Ie « mouton ,.
parce que, dans un troupeau composite, Ies moutons marchent
volontiers en tete (pro-bainein).

On montre que cette these est insoutenable :
10) probaton, au depart, designe aussi bien Ie gros que Ie

petit betail;
2°) Ies Grees n'avaient pas de troupeaux composites;
3°) probainein ne signifie pas « marcher en. tete ».
En fait, probaton, singulatif de probata, dolt etre rapproche

de pr6basis « richesse (meubIe) »; c'est en tant que « nchesse
marchante » par excellence, opposee aux biens qui reposent
dans Ies coffres (keim8ia), que Ie mouton s'appelle « pr6baton ,..

Nous avons considere un probleme pose par la coexis
tence de plusieurs termes ayant apparemment la meme
signification a l'interieur d'une meme langue ou de plu
sieurs langues indo-europeennes.

Vne situation analogue sepresente en grec OU nous
avons, pour Ie nom d'une autre espece, celle des ovins,
deux termes aussi : owis (owtc;) et pr6baton ('ltp66a:'t'ov).
Ces deux termes designent l'un et l'autre Ie mouton, des
les plus anciens textes.

Le premier est un vieux mot du vocabulaire commun,
exactement conserve en grec, en latin, en sanskrit et que
nous retrouvons maintenant en luwi sous la forme hawi-.
Le deuxieme est limite au grec; et il y a presomption,
d'apres la forme meme, de creation recente.

Chez Homere, 6wis et pr6baton coexistent, pUlS owis
disparait au profit de _pr6baton qui a seul subsiste jusqu'a
l'epoque moderne. Voila Ie probleme qui se pose: pour-
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quoi deux termes distincts ? Que signifie Ie terme nou
veau? Car pour Ie premier, it suffit de constater que c'est
un mot indo-europeen commun qui n'est pas autrement
analysable. .

Pour Ie second, pr6baton, considere en !ui-meme, sans
egard a ce qu'il designe, on peut Ie rattacher en grec
d'une maniere claire a probaino (1tpo6a£vw), « marcher,
avancer ». Mais que signifie exactement ce rapport de
« mouton» avec « marcher », comment 1'interpreter? II
y a une explication du comparatiste allemand LommeI (1),
devenue cIassique, enseignee partout comme evidente :
probaino signifie « marcher en avant » ; pr6baton serait Ie
petit betail en tant qu'il « marche en avant » ; en avant de
quoi ? Dans certains pays d'Mrique, on forme les trou
peaux en assemblant des animaux de plusieurs especes ; ce
sont les moutons qui vont en tete. Des lors pr6baton desi
gnerait 1'animal qui marche en tete d'un troupeau com
pose d'animaux divers. Cette explication, admise par
Wackemagel, est entree dans Ie domaine public; ainsi
elle figure dans Ie dictionnaire de Liddell et Scott.

C'est 1'histoire de ce terme que nous devons reprendre.
pour voir sur ses emplois si Ie developpement du sens,
au cours d'une evolution que nOllS pouvons suivre com
pl~tement, confirme bien l'exnlication proposee.

II faut remarquer tout d'abord que la forme pr6baton
n'est pas la plus commune; les premiers exemples sont
au pluriel, ta pr6bata, et Ie singulier est a date ancienne
inconnu. Seul Ie pluriel est employe chez Homcre et
Herodote. En particulier pour Herodote, on trouve
trente et un exemples du plurieI, mais pas un seul du
singulier. Dans les poemes homeriques, pour designer
un animal, c'est ois qui est employe, jamais pr6baton;
de fait, la seule forme homerique est pr6bata - et ce
n'est pas seulement un detail morphologique. NOlls devons
parler non d'un plurie1, mais d'un collectif : ta pr6bata.
La forme pr6baton, par suite est ce qu'on appelle un sin
gulatif : d. Ie rapport de talanta ?t talanton, de dakrua a
dakruon. Les noms generiques d'animaux sont Ie plus

(1) Zeitschrift fur t.ergleichende Sprachforschung, 1914, pp. 46-54.
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souvent des collectifs ta z~a est plus ancien que to z~on.

Un terme nouveau. de creation grecque, et qui subsiste
dans la langue actuelle est to alogon (speeifie au sens de
« cheval » deja dans les papyri un peu apres notre ere).
II faut voir dans to alogon Ie singulatif de ta aloga « les
betes », les « depourvues de raison », pour les animaux
les plus CORlmuns ou les plus utiIes, partant les chevaux.
De meme en latin, animalia est plus ancien que animal.
C'est un type de designation tres frequent: une grande
partie des noms d'animaux sont des collectifs.

Les relations morphologiques de ta pr6bata a probafno
restent a preciser. A premiere vue pr6baton ou pr6bata
semble un compose en -batos, un adjectif verbal procedant
de bafno. Mais i1 n'aurait pas ainsi son sens normal: par
exemple abatos, dusbatos, ditibatos sont tous caracterises
par un sens passif, pour dire « ce qui est franchi », avec
une determination indiquee par Ie premier membre du
compose, ou bien « ce qui peut etre franchi ». On a aussi
Ie sens passif dans 1'adjectif simple batOs (~a't'~) « acces
sible ». Une autre valeur apparalt dans des composes
tels que hupsfbatos de sens aetif « qui est monte haut,
est aIle dans la hauteur ».

Mais ee n'est ni Ie sens aetif, ni Ie sens passif qui con
vient a pr6baton, ou Ie deuxieme element fonetionne
comme un participe present, « qui marehe ». C'est qu'en
effet les grammairiens anciens font une distinction entre
pr6baton et les adiectifs en -batos : selon eux, Ie datif
pluriel de pr6baton est pr6basi (1tpMaO't). Nous avons done
l?t un theme consonantique; -pro-bat- (1tpo-8a't'-) est la
seule forme qui explique Ie datif et e'est eIle qui doit etre
postulee. Elle peut etre justifiee au point de vue morpho
logique, car it y a des formes radicales suffixees en -t
(d. skr. -;ito, k!it-) que Ie gree a adaptees a un type suf
fixal et a une eategorie de flexion plus eonnus : en face
de skr. pari-k#t-, on a gr. peri-ktft-ai (Od. 11, 288);
d. lat. sacer-dot-. La OU Ie grec avait -thet-, on 1'a nor
malise en -thet-es, ce qui constitue un des proc&les pour
ramener a la norme des formes arehaiques et un peu
aberrantes. Phenomene analogue, mais procede different
dans Ie cas de pr6baton : on a, ici, recouru a la themati
sation (facilitee par pr6bata) pour normaliser 1a forme
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Nous ne connaissons pas de descriptions explicites, maltS
nous avons des temoignages indirects de Ia composition
des troupeaux, ce sont des faits de vocabulaire connus
que nous avons a rappeler. II n'y a pas de nom uniforme
ou de compose uniforme pour designer Ie troupeau, mais
des termes distincts selon les animaux, avec des mots spe
cifiques pOMr les patres respectifs :

II faut noter que Ie nom du pasteur de moutons, du
« berger» (berbicarius) est fait sur owis, non sur probaton.

Cette distinction existe egalement dans d'autres lan
gues : en latin, pecudes designe les moutons (d. pau) en
face d'armenta « Ie gros betail ». On comparera aussi Ies
termes anglais flock et herd; l'anglais a bien une serie de
termes distincts seIon les especes animales.

Si nous trouvons seulement des noms de troupeaux
particuliers, c'est que les grands troupeaux mixtes n'exis
taient pas; chaque espece avait son gardien specialise et
paissait apart.

Voila done un argument decisif contre l'explication de
LommeL La pratique de l'elevage est assez ancienne en
Grece pour qu'il y ait eu, longtemps avant l'epoque home
rique, une division du travail entre les divers pasteurs
specialises. Nous decouvrons en mycenien meme un
suqota- repondant a hom. subOtes, et un qoukoro qui
repond a bouk6los j on connalt aussi Ie nom mycenien
du « chevrier » : aikipata. II n'y a done rien dans les tra
ditions ni dans Ie vocabulaire qui permette de supposer
I'existence de troupeaux mixtes : Ie second argument de
LommeI est caduc.

II reste neanmoins la relation etymologique probata/
proba£no qui semblerait imposer pour probata Ie sens de
« qui marche en tete ». Mais meme pour un verbe de
forme aussi claire que proba£no, il ne faut pas craindre

originale en -bat-, garantie a Ia fois par Ie datif pluriel
probasi et par Ie sens de participe present du mot.

Maintenant que nous avons considere Ia morphologie
d'une maniere un peu plus precise, voyons Ie probleme
du sens. D'apres Lommel, comme on l'a vu, "probata desi·
gne Ie petit betail, Ies moutons, en tant que « marchant
en tete» du troupeau ; c'est done pour Ia these de Lomme!
une condition essentielle que probata soit proprement Ie
« petit betail ». Est-ce done bien l'usage du mot? - Nul
Iement. On dispose de beaucoup d'exemples dans les
textes litteraires et dans l'epigraphie dialectale ancienne.

Chez Romere d'abord, II. 23, 550 : « Tu as dans ta
maison beaucoup d'or, de bronze, et des pr6bata et des ser
vantes »; que signifie ici probata? - Evidemment Ie
« betail » en general, puisqu'on ne specifie aucune espece.
Herodote ecrit 'ta A£7t'ta 'tWv 7tpoM'tw'V pour dire « Ie
petit betail », ce qui serait absurde si probata designait
deja Ie petit betail. Done, c'est Ie betail sans specification
d'espece ni de taille. Nous pouvons affirmer, apres examen
de tous les exemples, que chez Herodote Ie terme se dit
de n'importe quel betail, gros ou petit. Chez Rippocrate,
qui ecrit I'ionien ancien - et dont Ie vocabulaire a un
grand interet -, nous trouvons une opposition claire
probata/anthropoi} Ies betes et Ies hommes.

Puis voici un fait decisif dans une inscription arca
dienne relative a Athena Alea a Tegee : 'to ~E'V ~E~O'V

7tp6Sa'to'V... 'to OE ~£i:o'V « Ie grand et Ie petit probaton » ;
et il y a un autre exemple semblable avec ~£i:oc; et ~e£~w'V.

Tout ceci definit clairement Ie mot comme designant l'en
semble du betail, non encore specialise. On peut fixer Ie
moment ou Ie sens s'est restreint en « petit betail ». C'est
en attique que Ie fait s'est produit.

II n'est pas besoin d'aller plus loin : si pr6bata est
d'abord et partout « Ie betail » en general, il devient
impossible d'appuyer la prehistoire du terme sur Ie sens
de « petit betail », relativement recent. Un deuxieme point
essentiel ': a-toil existe prehistoriquement en Grece de
grands troupeaux mixtes, en tete desquels marchaient les
moutons? Ces coutumes s'observent, nous dit-on, en Afri
que. Mais ici, en Grece, est-ce que l'usage pastoral com
portait de grands agregats de betes differentes ?

p~;;

ag~le

sub6sion

aip6lion

est exclusivement Ie ttoupeau de moutons
(pasteur oiop61os)

· . . . . . . . . . . . . . Ie troupeau de bceufs
(pasteur bouk61os)

· . . . . . . . . . . . .. Ie troupeau de pores
(pasteur subtJtes)

· . . . . . . . . . . . .. Ie troupeau de ehevres
(pasteur aip61os)
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de. vermer. Or, quand on relit les exemples, on s'aper
~It que proba£no ne signifie jamais « marcher en tete ».
quoique tous les dictionnaires 1'assurent. II faut voir en
e~et de,quel type d'exemples ils appuient ~ette significa
tion pretendue. Le sens Ie plus frequent est en realite
« avancer, progresser, se deplacer en avant » : ce sens
n~a pas besoi.n d'etre justifie, les exemples sont imme
dlatement claus; chez Homere (II. 13, 18) xpa.L1tVa 1toert
1tpolMSa.<; « avanc;ant agrands pas rapides » ; Lysias (169,
38). 1tP06E61]xw<; 't~ i}A.LX'~ « d'age avance ». C'est donc
touJours « avancer ».

Mais on institue un deuxieme sens : « marcher en avant
de quelqu'un », - ce qui est tout a fait -autre chose. Ce
sens est etaye sur trois exemples homeriques, tous du
meme type : IS 'tE Xpa.'tEL 1tP06E(1)x\i (II. 16, 54) « qui
de~asse par la for~e les autres, qui depasse les autres en
pUIssance », ce qUI est bien a entendre : « superieur en
fo~ce ».; d. II. 6, 125; 23, 890. M.ais c'est un parfait
qu on lIt da~s tous ces passages; et tl s'est produit une
grave confusion entre Ie sens du parfait et Ie sens du
verbe : proba£no « j'avance, je me porte en avant» ainsi
probebeka « je me trouve en position avancee » ; ainsi
II. 10, 252 lJ.er'tpa. Of oil 1tpo6t61]XE pour dire que « la nuit
e~t avancee ». Donc si l'on dit 1tpo6t61]XE iX-1ta.v-.wv au
Xpa.'t'E'C, cela signifie que 1'on se tient « en position avancee
a partir de tous » ou « en force ». Effectivement chez
Homere on a (II. 6, 125) 1toM 1tpo6t61]xa.<; lX-1ta.V'tWV qui
signifie « avance de beaucoup par rapport a tous ». C'est
parce que proba£no ne signifie pas « marcher en tete »
m~s « avancer », qu'on se rabat sur ces exemples au par~
fait pour en tirer Ie sens d' « etre en avant de ». Ce sens
ne fait qu'ilIustrer la valeur normale du parfait· quant a
1'idee. de super~orite elle resulte du genitif-ablatif indiquant
Ie pomt apartir duquel on se trouve en situation avancee.
II n'y a donc pas de difference pour Ie sens du verbe entre
aCT'tpa. 1tpo6t61]XE et les trois exemples cites. C'est un seul et
meme sens ; il ne convient pas de Ie subdiviser en catego
ries pour differencier des exemples univoques. II y a bien
en latin une difference entre progredior, qui est exacte
ment proba£no, et praegredior « je marche a fa tete des
autres ». Mais proba£no repond seulement aprogredior.
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Des lors probata ne signifie pas « qui marche en tete
du troupeau ». L'une apres 1'autre toutes les raisons qui
appuyaient cette explication tombent : 1) probata n'est
pas .le petit betail; 2) Ie troupeau grec n'est pas com
poslte; 3) Ie sens de proba£no n'est pas « marcher en
tete », mais « avancer ».

Que nous reste-t-il donc ? Dne relation entre probata et
proba£no. Or il nous faut partir du sens de « avancer »
pour comprendre cette relation : probata, c'est « ce qui
ava~ce » ; - mais encore ? La designation apparait sin
guhere, un peu enigmatique. Est-ce Ie privilege du betaiI,
et tous les animaux n' « avancent »-ils pas normalement ?

La solution est fournie par un terme morphologique
ment apparente aprobata et dont on n'a pas tenu compte
encor~. C'est Ie mot homerique probasis (1tp66a.erL<;), derive
abstratt en -ti- du meme verbe proba£no, qui se rencontre
seulement une fois chez Homere, mais dans des condi
tions ideales pour nous : Od. 2, 75 keimelifl te probasfn teo
L'expression homerique designe la richesse : probasis est
un mot en -sis de la classe des abstraits susceptibles de
denoter une notion collective. Cette aptitude est illustree
par des mots tels que arosis « Ie labourage » et aussi
« ~e labour» comme terre labouree (d. 1'expression fran
c;alse « marcher dans les labours ») ; kt~sis « possession »
et aussi « 1'ensemble des ktemata » comme aros;s est
1'ensemble des terres labourees.

De meme probasis designe 1'ensemble des probata; et
1'opposition keim8ia/probasis s'applique a des formes de
po~sessions relevant de deux categories, selon une division
qUI parait essentielle dans 1'eccnomie du monde home
rique: richesses gisantes, immobiles/richesses marchantes
En somme probasis, c'est (Sera. 1tp06a.£VEL « tout ce qui
avance (en fait de richesses) ».

Cette maniere de concevoir la richesse en ses deux for
mes peut evoquer, tres sommairement, notre repartition en
bien « meubles» et « immeubles ». Pour nous, les immeu
bles, ce sont des batiments; les meubles, du numeraire.
Dans la Grece homerique, la division est autrement
c~>ncrete ; ~out ce qui « ~it » (keitai), keimelia, metaux pre
Cleux ~n lmgots, or, CUIvre, fer aussi, s'oppose a ta pro
bata, rlchesses sur pied, constituees en fait par les trou-
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peaux, Ie betail en general. Tel est bien Ie sens de pr6bata
que nous avons observe chez les ecrivains.

Cette explication. met dans une nouvelle perspective
l'economie de la civilisation homerique. Lomme! avait
imagine un type extraordinairement primitif de troupeaux
formes de grandes masses d'animaux. En fait, pr6bata..
rapproche de pr6basis, denote une organisation sociale
beaucoup plus ev.oluee. Dans la societe homerique, la
richesse est une realite multiple, consideree dans ses
diverses valeurs qu'on distingue en keimetia et pr6bata.

La meme distinction s'est maintenue, a une epoque
beaucoup plus recente, en germanique. Dans Ie monde
scandinave, nous avons une designation qui rappelle pr6
batao C'est isl. gangandi fe « gehendes Vieh », mais OU
Ie represente pecus au sens germanique, c'est-a-dire la
richesse ; got. faihu traduit argurion « argent ». Le sens
de l'expression est « la richesse qui marche » pour desi
gner Ie betail ; d. ci-dessous chap. 4. Dne possibilite aussi
de rapprochement (rien de plus) s'offre avec Ie hittite
iyant- « mouton »' qui a la forme du participe de i
(d. gr. eimi), « aller, marcher ». On n'est pas assure encore
que ce soit Ie nom exc1usi£ du mouton et non celui d'une
espece particuliere. Si Ie sens etait confirme, Ie rappro
chement serait frappant.

Voila Ie fait essentiel. Pour Ie reste du developpement
semantique, il n'est pas besoin d'insister sur une evolu
tion representee par beaucoup d'exemples, dans toutes
les langues, a toutes les epoques.

Le sens dans lequelle terme generique se restreint est
impose par la notion de l'espece qui prevaut; Ie fait est
general et bien atteste :

ainsi lat. bestia > fr. biche
" > Engadine becha « mouton »

lat. animal > dial. ital. du nord : nimal « pore»
,,> autre region : nemal « breuf »

C'est toujours l'animal par excellence, l'espece la mieux
representee, la plus utile localement, qui prend Ie nom
generique : ital. pecore « brebis ».

On peut ainsi integrer pr6bata dans des groupes qui
se renouvellent a chaque instant. Le sens particulier de
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pr6baton provient de conditions locales d'elevage; la
signification premiere, en relation avec probaino, ne peut
s'interpreter que dans Ie cadre d'une structure economique
definie (1).

(1) Pour I'ensemble des chapitres, I, II, III, on pourra se reporter
a notre article « Noms d'animaux en indo-europeen », Bulletin de la
Societe de Linguistique de Paris, 1949, pp. 74-103.
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chapitre 4
Ie betail et l'argent : pecu et pecunia

Sommaire. - 'Pour tous Ies comparatistes, i.-e. *peku designe
Ie « betail » ou, dans un sens plus etroit, Ie « mouton ». Le
sens de « richesse », Iorsqu'il apparatt pour ce terme au tel
de ses derives (p. ex. lat. pecunia), est des lars tenu pour secon·
daire et on explique qu'il resulte d'une extension semantique
du terme qui designait au depart la richesse par excellence,
Ie betai!.

L'etude de *peku et de ses derives dans Ies trois grands
dialectes ou il est represente - indo-iranien, italique, germa·
nique - conduit a un renversement de l'interpretation tradi·
tionnelle : *peku d6igne originellement Ia « richesse mobiliere
personnelle » - et c'est seulement par specifications successives
qu'it a pu designer, dans certaines Iangues, Ie « betall », Ie
« petit betall », Ie « mouton ». L'evolution est paralleIe a celIe
de pr6bata (ch. 3).

Dans Ie vocabulaire de l'economie indo-europeenne, qui
est une economie pastorale, it y a un terme d'importance
capitale, * peku, atteste sur trois grandes aires dialec
tales : indo-iranien, italique, germanique. (Le lituanien
pekus~ est tres probablement un emprunt au germanique
ou a quelque langue de l'Ouest.)

Tous Ies comparatistes s'accordent a voir dans * peku,
Ie nom indo-europeen du « betail » et a I'expliquer par
une racine * pek- « tondre ». Ce terme designerait donc
proprement 1'« ovin » en tant que porteur d'une toison,
et it aurait ete generalise pour I'ensemble du « betail ».
Tel est I'enseignement donne depuis Ies debuts de Ia gram
maire comparee.

Nous essayons de montrer ici que cette conception de
* peku est insoutenable et qu'il faut reprendre l'analyse
des donnees. L'examen portera successivement sur l'indo
iranien, Ie latin, et Ie germanique, et conduira ades con·
clusions qui depassent Ie probleme considere.
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I

INDO-IRANIEN

Les formes a etudier sont 'ledique pasu et avestique
pasu.

En vedique dans I'ensemble Ie sens est celui de
« betail », confirme p~r diverses circonstances de l'em
ploi : liaison avec vraja « etable », avec gopa « berger »,
avec yutha « troupeau », etc. II faut cependant observer :

10
) que pasu est un terme collectif couvrant toutes les

especes d'animaux domestiques (chevaux, bceufs) et seu
lement celles-la : asvavantam gomantam pasum (Rig Veda
I, 83, 4) : pasum asvyam gavyam (V, 61, 5), etc. ;

20
) que pasu englobe meme l'homme designe comme

P4SU bipede, sur la meme ligne que Ie pasu quadrupede :
dvipade catus padeca pasave (III, 62, 14). Ce n'est pas
seulement de ce passage qu'on peut l'induire : c'est l'en-
seignement explicite du Satapatha-BrahmaI}a (VI, 2, 1, 2)
sur les cinq pasu : puru~am asvam gam avim ajam
« homme, cheval, bceuf, brebis, bouc », et d'autres textes
qui transposent cette definition dans la theorie du sacrifice.

L'inclusion de l'homme dans Ie pasu est l'indice d'une
societe pastorale OU la richesse mobiliere se composait a
la fois d'hommes et d'animaux, et OU Ie terme pasu, signi
fiant d'abord cette richesse mobiliere, pouvait convenir
aux « bipedes » comme aux « quadrupedes ».

L'iranien confirme cette vue. L'association des hommes
et des animaux, implicite dans la definition vedique, est
explicitee par la formule avestique pasu vira, « betail
hommes » dont l'antiquite est reconnue depuis longtemps.

Que designe au juste vira « homme », dans la formule
avestique pasu vira a laquelle fait echo, a l'autre bout
de l'aire indo-europeenne, Ie uiro pequo des Tables Eugu
bines ? Pour Ie sanskrit, Lliders a monte que vira, dans
un contexte OU il est lie a la nl)t.ion de betail, designe
« l'esc1ave ». Ce sens, qu'on Ie prenne strictement ou
qu'on l'attenue en « gens de maison, domestique », vaut
aussi pour Ie vira avestique dans pasu vira.
/ Nous en donnerons une nouvelle confirmation, que
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nous tirons d'une gatha de Zarathustra. Dans une strophe
d'accent pathetique (Y.46.2), Zarathustra se plaint de son
impuissance a vaincre l'hostilite qui l'entoure de toutes
parts : « je sais pourquoi je suis sans pouvoir, 0 Mazda ;
c'est que je suis kamna-fSu (= j'ai peu de pasu) et que
je suis kamna~nar- (= j'ai peu d'hommes). » Les deux
qualificat!i.ons kamna-fSu « qui a peu de pasu » et kamna
nar- « qui a peu d'hommes » procedent evidemment de
la formule pasu vira avec une transposition de vira en
nar connue dans l'Avesta aussi. C'est Ie fait d'etre pauvre
en pasu et pauvre en nar- qui rend Zarathustra « impuis
sant » : ces possessions, qui constituent les deux especes
de la richesse mobiliere, conferent ensemble la puis
sance. Nous ajouterons done la locution gathique kamna
/Su- kamnanar- au repertoireavestique des composes b3.tis
sur la locution pasu vira et qui procedent par termes
couples.

l?ans .la diversite de ces temoignages linguistiques se
reflete l'Importance du pasu pour la societe pastorale du
Nord-Est de l'Iran, dont l'ideologie inspire les portions
les plus anciennes de l'Avesta.

Nous nous bornons a la phase ancienne sans suivre
l'hi~toire ulterieure, d'ailleurs connue, de pasu. Ce terme
ancIen est devenu aujourd'hui Ie nom du « mouton» dans
une partie de l'iranien. Vne nouvelle specialisation suc
ced~ ainsi a ~e~~ qui a, dans une periode bien plus
anCIenne, confere a pasu Ie sens de « betail ».

De meme, c'est comme element de la richesse mobiliere
gu'il faut prendre Ie vira avestique dans pasu vira. On
designe par cette locution l'ensemble de la possession mobi
liere privee, autant les hommes que les animaux, l'homme
etant tantot englobe dans Ie pasu (pasu), tantot men
tionne separement.

On peut etendre la meme interpretation au uiro
ombrien, non pas seulement parce que la formule uiro
pequo vient d'un heritage indo-europeen commun, mais
~n .vertu d'un i.ndice speci~que, propre a deux peuples
Itahq~es, ?mbrIe~s .~t Latms. On n'a pas encore prete
attentIOn a une SImilItude frappante entre Ie formulaire
ombrien et un passage de la vieille priere que cite Caton.
En ombrien une expression rituelle revient onze fois :
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uiro pequo .... salua seritu « salua seruato ». Comparons-y
chez Caton : pastores pecuaque salua seruassis. II suflit
de superposer les deux textes :

ombrien uiro pequo ... salua seritu
latin pastores pecuaque salua seruassis

pour qu'apparaisse la correspondance etroite des formu
laires. Tous les termes successifs se repondent dans
l'identite etymologique, sauf Ie premier ou Ie meme sens
est enonce par des termes distincts : c'est justement
I'ombrien uiro} dont l'equivalent latin est, non uiros} mais
pastores. D'ou il resulte que 1'0m?rien desi~ait par ~ir?}
lie a pequo} les hommes charges des SOlOS du bet~il.

Nous avons done en ombrien Ie paralleIe exact de la notton
de vira assode apasu en indo-iranien.

Que pasu renvoie d'abord a une valeur economiqu~,

on peut en trouver confirmation dans Ie terme k~u qUI,
quoique apparente a pafu- comme avo /Su- a pasu-} s'en
est detache de bonne heure et garde mieux Ie sens premier.
L'adjectif puruksu signifie « abondant en richesses, en
possessions », mais non specifiquement en « betail ».
C'est une qualification des dieux Agni, lndra, Soma, et
on Ie trouve souvent assode a des termes designant la
« richesse ».

II semble que tous ces indices laissent voir dans Ie
sens de « betail », une restriction du sens plus ancien
et plus large de « richesse mobiliere », applique a la prin
cipale forme de possession dans une societe d'elevage.

II

LATIN

La formation de pecunia est unique en latin. C'est la
son prix; c'est la aussi sa difficulte. II faut y insister
d'autant plus que ce probleme de morphologie n'a pas
encore ete traite. Le rapport forme! de pecunia a pecu
est celui d'un derive secondaire, provoquant l'allonge
ment de la voyelle finale du theme. La question essen
tielle est celIe du suffixe. Un parallele a la formation de
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lat. pecunia a ete signaIe, entre autres, par Meillet :
c:est celIe du V. s1. -ynji « * -unia). Ce suffixe -ynji cons
titue en v. slave des abstraits tires d'adjeetifs, ainsi dobr
ynji « bonte » : dobru « bon »; ou des noms de per
sonnes feminines tires des masculins correspondants :
bogynji « deesse » : bogu « dieu ». Nous pouvons meme
alIeguer.un derive slave en -ynji tire d'un theme en * -u- :
c'est l'1gynji « allegement » : l'1guku « Ieger » (d. skr.
laghu-) raghu- « leger »).

Ce rapprochement pourrait etre retenu. Mais il faut
en tirer les consequences. Puisque latin pecunia est un
abstrait, il doit, comme les abstraits slaves en -ynji} sup
poser un ad j e c t i f comme forme de base. On aurait
alors a envisager * peku comme Ie neutre d'un adjectif
tres archaique, qu'aucune langue n'aurait conserve. Si
cette consequence - ineluctable - parait trop hardie
et si on juge qu'elle postule une formation dont l'exis
tence ne pourrait etre autrement demontree, il reste l'al
ternative d'expliquer pecunia par les ressources de la
morphologie latine.

On rapprochera alors pecunia des derives feminins
en. -nus}. -na formes sur des noms en -u- : ainsi fortuna
qUI se tIre du nom * fortu- (d. fortu-itus), ou Portunus}
opportunus de portu-. II faut alars admettre 1°) que la
correspondance entre lat. pecunia et la formation slave
en. -ynji n'est qu'apparente et resulte d'un proces secon
daIre, et 2°) que pecunia est un abstrait en -ta forme en
latin meme sur un derive -nus/-na analogue a portunus}
fortuna (d. portus et fortu-itus), ou a la rigueur sur un
feminin en * -ni-.

Tel est Ie dilemme ou nous enferme l'analyse de cet
abstrait sans parallele en latin : ou pecunia releve de la
meme formation que slave * -unya et i1 doit se relier
a un adjectif ancien et non au neutre historique pecu}'
ou pecunia derive directement du neutre pecu} mais par
une suffixation qui n'est plus immooiatement comparable
acelIe des abstraits slaves en -ynji.

L'autre substantif derive de pecu est pecUlium. lci
encore il s'agit d'une forme qui reste isolee et sans ana
logue parmi les neutres en -ium. On peut neanmoins en
demeler la formation. Entre pecu et peculium} i1 faut
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poser un intermediaire * peculis qui est a pecu/ comme
,dulis a,dus, tribulis atribus. Pour Ie rapport entre * pecCl
lis et pecUlium, on comparera edulis et edulia (d'oll edu
lium). De pecUlium on tire un verbe denominatif pecu
lo(r), d'oll Ie substantif peculatus, -us. Ainsi la serie
pecUlium: peculo(r) : peculatus devient parallele adomi
nium : dbminor : dominatus. Toute la chaine des derives
qui se groupent avec pecUlium s'organise ainsi rationnelle-
ment.

L'essentiel est maintenant Ie probleme du sens de pecu-
nia du sens de peculium et de leur relation avec pecu.
Au~ yeux de tous les etymologistes, petu est Ie « betail » ;
pecunia, la « richesse en betail », peculium, .la « part de
betail laissee a l'esclave ». Tel est l'enselgnement de
tous les dictionnaires etymologiques et des ouvrages de
morphologie latine, repetapt une interpretation qU'9n ~eut
dire seculaire et meme millenaire, puisqu'elle nous vlent. , - .
des etymologistes romains, des trois termes pecu, pecuma,
peculium. . '

La relation formelle entre ces trOIS termes est assuree.
II s'agit de savoir comment l'entendre. Pour cela, il faut
commencer par etablir ce que signifient pecunia et pecu-
lium.

I. - Pecunia

II ne suffit pas d'avoir explique Ie lien formel qui rat
tache pecunia a pecu. II faut elucider parallelement Ie
rapport de sens qui resulte du rapport de derivation. Or,
on peut consulter tous les auteurs de la latinite ancienne
et classique, parcourir toutes les citations de dictionnaires ;
jamais on ne constatera un lien entre Ie sens de pecunia
et celui de pecu « troupeau, betail ». Dans tous les exem
pIes, pecunia signifie exclusivement «. fortune, ar~ent »,
et se definit par « copia nummorum ». On dOlt alors
proceder par inference methodique, sans tenir compte des
vues traditionnelles. Si Ie derive pecunia a exclusivement,
des les premiers emplois, Ie sens d'« argent, fortune,
xp1)p.a:tlX », c'est que Ie terme de base pecu se rapporte
exclusivement a une valeur economique et qu'il signifie
« possession mobiliere ». Ainsi seulement sera justifie Ie
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sens constant de pecunia,' qui, comme abstrait-collectif
generalise Ie sens propre a pecu. '

C'est e~ vertu d'un proces distinct, tout pragmatique
et secondaIre, que * peku dont Ie sens etait « possession
mobiliere » a ete applique specifiquement a la realite dite
« betail ». II faut distinguer dans cette analyse.les deux
plans thecriql1es : celui de la signification et celui de la
designation. II faut distinguer en consequence Ie sens
propre de * peku, reveIe par ses derives anciens et l'em
ploi historique du mot pour designer Ie « betall ». Vne
fois realisee la jonction semantique entre ce terme * peku
et cette realite, Ie betail, la designation se fixe pour un
t~mps: Mais l'histoire ne s'arrete pas et de nouvelles spe
cIficatIOns peuvent encore se produire : c'est Ie cas des
differenciations operees en latin entre pecu, pecus, -oris,
pecus, -udis. Elles relevent de l'histoire lexicale du latin
et n'interess~nt plus les relations fondamentales que nous
mettons au Jour.

Ce sont ces relations qui ont ete meconnues. Le resultat
est qu'on interprete inexlictement tant pecu que pecunia.
Et ces .notion~ inexactes ont ete transposees d'abord par
les LatIn." pUIS par les modernes, dans la traduction naive
de pecunia par « richesse en betail », que tout refute.
Ot;l ~~it I;'?se~, aYinve~se, que la nature reelle du pecu
~rlmltIf s eclaue a partIr du sens reel du pecunia histo
rIque.

La notion de « richessemobiliere », exprimee par
pecunia, pouvait englober d'autres especes que Ie « betail ».
On. se fera une idee de son extension premiere par cette
notIce de P. Festus qui doit se referer a une locution
archaique : pecunia sacrificium fieri dicebatur cum fruges
fructusque offerebantur, quia ex his rebus constant quam
nunc pecuniam dicimus.

Pour ce glossateur, les fruges fructusque constituaient
la pecunia. On peut enregistrer cette valeur elargie de
p~~unia sans rejeter, mais en les reinterpretant, les deli
mtIons de Varron : pecuniosus a pecunia magna, pecunia
a pecu : a pastoribus enim horum uocabulorum origo.

II suffit en effet de lire Varron (L. L.) pour savoir ce
qu'on entendait de son temps par pecunia. II fait entrer
sous la denomination de pecunia, des termes comme do;
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« dot », arrabo « arrhes », merces « salaire », corolla
rium « pourboire» (V, 175); puis multa « amende »
(177); sacramentum « depot sacre » (180); tributum
« tribut » (181) ; sors « PeCUnia in £aenore » (VI, 65) ;
sponsio « depot garantissant une promesse de mariage »
(VI, 70). II y avait en outre la pecunia signata, l'argent
monnaye (V, 169), les nuncupatae pecuniae des textes de
lois (VI, 60); brei pecunia couvre tous les usages pos
sibles de l'argent COJIlme valeur economique ou comme
signe monetaire, mais encore une fois, il ne se refere
jamais a la possession du « betail ». Cela veut dire que
dans l'usage latin, pecu et pecunia etaient devenus des
termes distincts, du fait que, quand pecu s'est specialise
dans la designation du « betail », il n'a pas entraine
pecunia, qui a conserve sa valeur premiere de « fortune
mobiliere ».

II. - PecUlmm

Ce qui a ete dit de pecunia vaut aussi, dans une assez
large mcsure, de peculium. Nous avons ici affaire a un
terme qui, disons-Ie d'emblee, est encore plus loin de
pecu que ne l'etait peciinia. On sait que peculium designe
la possession propre concedee 8 ceux qui ne peuvent
legalement posseder : epargne personnelIe accordee 8 l'es
clave par- Ie maitre, au fils par Ie pere. La notion d' « avoir
propre » est au premier plan et cet avoir consiste tou
jours en biens meubles: argent ou moutons. Nous n'avons
pas 8 nous demander pourquoi peculium se rapporte aux
economies de I'esclav.e et pecunia 8 la fortune du maitre;
c'est 18 un probleme d'histoire des institutions, non de
la forme linguistique. Cette repartition constatee, nous
retrouvons Ie sens de peculium dans Ie derive peculiaris
« propre au pecUlium » ou « donne en peculium ». De
fait, peciiliaris est seulement l'adjectif de peculium, et
n'importe quelIe possession meuble peut devenir un pecu
lium. On Ie voit encore chez Plaute : un jeune gar~on

peut etre donne comme peculium au fils du maitre et sera
dit Ie peculiaris puer : c'est un des elements de la comedie
des Captiui (v. 20, 982, 988, 1013). Dans les conditions
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ordinaires de sa vie, I'esclave ne pouvait guere se cons
tituer un peculium qu'avec ce qui etait 8 sa portee; un
peu d'argent, quelques moutons. Mais cette limitation de
fait n'impliquait pas que peculium designat une piece de
betail pilltot qu'une piece de monnaie.

Nous pouvons donc voir dans peculium une deuxieme
preuve qtIe la notion de base, celIe de pecu, ne se rap
portait pas specifiquement au betai!. Dans peculium, plus
que dans pecunia, est soulignee la relation d'appartenance
personnelIe, bien que restreinte a une certaine classe
sociale. Mais la possession en question est toujours celIe
d'un bien meuble, que peculium soit pris dans son sens
strict ou dans des acceptions figurees. Par ces deux traits,
possession personnelIe et bien meubles, se definit aussi
Ie verbe derive peculo(r) qui a produit pecUlatus « appro
priation (frauduleuse) des deniers publics ». Entre ce
terme juridique et Ie terme de base peeD, une continuite
fonctionnelIe est retablie, paralleIement a la chaine de
derivation morphologique. On peut ici raisonner par ana
logie. De meme que de edulium « plat agreable amanger »,
on remonte a edulis « susceptible d'etre mange » et de
edulis a * edu, a peu pres « mangeaille », de meme de
peculium « possession meuble personnelIe », on remon
tera 8 * peculis, « * appropriable », et de * peculis a
peeD qu'il faut alors definir comme « propriete (mobi
liere) ». On est conduit, quelIe que soit la voie choisie,
a la meme conclusion: pecii signifie « bien meuble (per
sonnel) ».

III

GERMANIQUE

Le mot * peku est atteste dans I'ensemble du germa
nique ancien, mais Ie sens varie selon les dialectes et ce
sont precisement ces variations qui peuvent nous ins
truire sur la valeur propre du terme. Nous devons l'en
visager dans Ie contexte propre de chacun des dialectes
anciens.
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En fait, au sein du germanique, la forme v. h. a. fihu
(variantes feho, fehu) est la seule qui signme « betail ».
Dans les textes traduits du latin, il rend pecus, pecudes, et
plus generalement iumenta,o d. en outre fehelth « tie
risch », fihu-sterbo « peste », /thu-wart « Viehhirt »,
fihu-wiari « Viehweiher ». Mais ce sont des latinismes ;
les modeles latins ont ete determinants ici comme dans
bien d'autres cas. On va voir en efIet que v. h. a. fihu
s'est fort eloigne du sens que Ie mot avait conserve dans
tout Ie reste du germanique, et que l'innovation.ou la spe
cialisation est amettre au compte du vieux-haut-allemand,
contrairement a ce qui est communement admis. Autre
ment on ne pourrait comprendre la situation qui est celle
de * peku dans les autres dialectes et qu'il reste adecrire,
non plus que Ie role du terme vieux-haut-allemand lui
meme dans la genese de m. lat. feudum « fief ».

II faut en premier lieu examiner Ie temoignage du goti
que. Le neutre gotique faihu designe seulement l'argent,
la « fortune », et n'a jamais de relation avec Ie monde
animal. Voici un exemple :

Gahaihaitun imma faihu giban « ils promirent de lui
donner de I'argent, epeggeilanto aut~i argurion dounai,
promiserunt ei pecuniam se daturos » (Marc 14, 11).

Cet exemple suffirait amontrer que faihu, terme choisi
pour traduire gr. khremata, argurion, lat. pecunia, posses
siones, se refere exclusivement a l'argent, a la richesse.
C'est aussi ce que montrent les composes gotiques de
laihu tels que : faihufriks « avide d'argent, pleonektes,
philfzrguros », faihufrikei « cupidite, pleonexia », faihu
gairns « cupide d 'argent, philarguros », etc.

On voit donc que faihu est completement etranger au
vocabulaire pastoral, qui comprend des termes tout dif
fbents, tels hairda « troupeau, poimne, agete », hairdeis
« berger, poimen »; awefti « troupeau, poimne »;
wriftus « troupeau, agele », lamb « mouton, brebis, pro·
baton ». L'entourage semantique de faihu, ce sont les ter
mes qui designent l'argent et la richesse : gabei « richesse,
plotttos », gabeigs (gabigs) « riche, plousios » et.1es verbes
denominatifs gabigjan « enrichir, ploutizein » et gabignan
« s'enrichir, ploute2n » ainsi que silubr « argent, argu-

56

LE BETAIL ET L'ARGENT : pecu ET pecunia

r~on » (metal et monnaie), skatts « denier, mine, dena
non, mna » ; plur. « pieces d'argent, arguria ».

Une preuve supplementaire que got. faihu n'a aucune
attac~e ave~ Ie mo.nde de l'elevage est fournie par une
relatIon Iexlcale qUI n'a pas encore ete discernee et qu'il
faut etablir dans son droit.

II .existe en gotique un verbe gafaihon, bifaihon qui
tradUIt gr: pleonektein, avec un nom deverbatif bifaih
« p~eonexta ». Dans Ia lIe .Epitre aux Corinthiens, qui
contIent tous les exemples, Paul emploie pleonektein pour
« ~agner s~r quelqu'un, s'e~richir a ses depens, l'ex
plOl~er ». C est ce que Ie gotlque a rendu par bifaihon,
gafathon.

L'expl.ication de faihon apparait au sein meme du goti
que; /aihon est Ie denominatif de /aihu. La formation
e~t celle des verbes tires de noms en -u- : comme sidon :
stdus: ou luston : lustus. ~e rapport de sens entre faihon
et fath~ res~lt.e des,emplOls des. composes de faihu. Puis
que f~thu des!gn: I argent, la rlchesse, et que faihu-friks
tradUIt pleonektes comme /aihu-frikei et faihu-geiro ren
~en! pleonexia, on a cree un verbe faihon (bi-, ga-) comme
eq~l1valent de pleonektein au sens particulier de « s'enri
chlr (sur quelqu'un) ».

Passons maintenant au nordique. La traduction habi
~uelle d~ ~. nor;ois Ie pa~ « Vieh, Besitz, Geld » doit
etr~ rect~fiee : c est la notIon de « richesse (mobiIiere) »
qUI ~s.t a mettre au premier plan. Cela ressort de trois
condItIOns:
, .1) L'expression gangandi· Ie pour « betaiI » suppose
eVI?em~ent que Ie a lui seul ne signifiait pas « betail »,
malS <~ rlchesse, for!Une » ; on a designe par gangandi fe,
la ;< rlchesse sur pled », Ie « betail »; d. gr. prohasis
probaton,o ,
,2). Le compose fetag « possession commune » d'ou

felagt « camarade, compagnon » (passe en v. angl. feolaga,
angI. fellow) demande aussi pour Ie Ie sens de « fortune
bien », non celui de « troupeau »; ,

3) Le verbe denominatif lena signifie « s'enrichir »
donc «. acq~erir de !a fortune » (Ie); d'ou Ie derivJ
secon~aI~e fenad!, « tlchesse », designant eventuellement
Ie « betaiI », maIS par une nouvelle specialisation.
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En vieil-anglais, il suffit de consulter Ie Concise Anglo
Saxon Dictionary de J. R. Clark Hall et Meritt pour cons
tater que jeoh, au sens - traditionnellement mis en tete
de 1'article - de « cattle, herd », n'a qu'un petit nombre

. d'attestations, qu'il y aurait d'ailleurs lieu aujo~rd'hui
de reviser attentivement, tandis que la grosse masse des
exemples se repartit sous les chefs : « movable goods,
property » et surtout « money, riches, treasure ». On
peut dire que leoh en vieil-anglais s'applique d:abord et
prindpalement ala richesse en general ou aux bIens meu
bles, et seulement en second lieu et assez rarement acette
forme de fortune mobiliere que constitue Ie betail. Dans
Ie Beowulf il signifie seulement « richesse » ou « tresor »,
et chez Aelfric la locution wi liegendum feo « for ready
money » confirme 1'andennete du sens. En outre, il n'y
a que trois composes avec feoh « betail », mais une tren·
taine avec jeoh « argent, richesse ».

On peut repeter 1'observation pour Ie moyen-anglais
en etuciiant les articles ff! du Middle English Dictionary
de Kurath-Kuhn (III, 430). II y a tres peu d'exemples
du sens mis en tete: « live stock », mais beaucoup plus de
fe comme « movable property; possessions in live stock,
goods or money, riches, treasure, wealth », et comme
« money as a medium of exchange or as used for taxes,
tributes, ransom, bribes, etc. ».

II faudrait proceder aun nouvel examen des exemples
et classer les emplois selon leur exacte valeur contextuelIe,
en se liberant du schema traditionnel qui imposait a tout
prix "betail" comme sens initial. Cette revision aurait pro
bablement quelques consequences pour l'histoire de 1'an
glais fee et celle de fro .fief, ancien feu. ~elon 1'e~pIication
traditionnelle, Ie franclque fehu « betad » seralt devenu
lat. feus « bien mobilier ». On penserait plutot que fihu,
comme got. faihu, designait toute forme de biens meubles
et qu'il a garde ce sens quand il est passe en latin. lei
aussi un nouvel examen serait necessaire.
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IV

CONCLUSIONS

Cette esquisse a montre que la conception traditionnelle
du * peku indo-europeen doit etre entierement reformee.
Notre premiere conclusion est que * peku signifie « pos
session mobiliere ~sonnelle ». Que cette possession soit,
en fait, representee par Ie betail, est une donnee dis
tincte, qui tient a la structure sociale et aux formes de
la production. C'est seulement par suite de cette associa
tion frequente entre Ie terme * peku et la realite materielle
de l'elevage que, en se generalisant hors de la classe des
producteurs, * peku en est arrive asignifier « betail » 
premiere specialisation -, puis specifiquement « petit
betail » - deuxieme specialisation -, et enfin « ovin »
- troisieme et demiere specialisation. Mais en lui-meme
peku ne designe ni Ie troupeau ni aucune espece animale.

Nous pouvons etablir alors une correlation entre Ie
sens propre de * peku, ainsi restaure, et sa distribution
dialectale. II est interessant de noter - les comparatistes
n'y ont pas prete assez d'attention - que * peku manque
en grec. Ce n'est pas un hasard. Dne notion aussi impor
tante ne pouvait simplement disparahre. Le terme indo
europeen a ete, en fait, remplace en grec par une desi
gnation ,nouvelle, qui porte Ie .meme sens; c'est hom.
pr6basis, avec son equivalent beaucoup plus commun,
pr6bata. Notre etude de ce tetme (ci-dessus p. 37 ss.) a fait
apparaitre, explieite, Ie modele de l'evolution que nous
posons pour * peku : au point de depart, un terme· desi
~ant la « P?sse~si<;,n mobiliere ». Celui-ci, pour des
raIsons extra-hngUlstlques, se trouve applique frequem
ment ala possession de betail ; il devient alors Ie terme
pour « betail », et ulterieurement pour l'espece de betail
predominante, Ie « mouton ».

Mais comme on I'a vu ci-dessus, cette specialisation,
a:c~~plie tot sur Ie domaine indo~iranien, ne s'est pas
reahsee partout. NOlls avons en latIn et dans une partie
notable du germanique, des temoignages de haute anti
quite prouvant que Ie sens premier etait « possession
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mobiliere », ce qui expliql.le toute la derivation. Cette
evolution n'est pas reversible. II est en efIet improbable
au dernier degre que * peku, s'il avait signifie propre
ment « betail », eut pu en venir a designer 1'« argent »
et la « fortune » en general, ce qui est Ie sens exclusif
de lat. pecunia et de got. fai~u.

Ce sera notre deuxieme conclusion : dans un proces
lexical de cette nature, c'est un terme de sens general
qui se trouve applique a une realite specifique et qui en
devient la designation, non l'inverse. Nous prenons ici Ie
contre-pied de la relation qui a ete etablie depuis les
etymologistes latins jusqu'a nos recents dictionnaires entre
pecu et pecunia.

On peut poser en fait que les termes qui se rapportent
ades formes diverses de possession sont des termes gene
raux, denotant leur relation au possesseur, mais n'indi
quant rien sur la nature propre de la chose possedee.
La signification generale permet ainsi des designations
speeifiques, qui au long de l'histoire, finissent par s'at
tacher si etroitement a leur objet particulier que Ie sens
originel en est oblitere. Nous en avons un exemple clair
dans gr. pr6basis, pr6bata. De meme, Ie terme specifique
anglais cattle, fro cheptel remonte a lat. capitale « bien
principal»; deja dans un texte de 1114, captale « chat'
tel, cattle, movable goods » (1). Mais, encore au Moyen
Age, il a Ie sens de « fortune, biens, revenus », et l'es
pagnol caudal signifie « biens, richesses ». Le passage
« fortune mobiliere > betail » est caracteristique. Mais
une fois accompli, il est irreversible. Ainsi Ie "betail" est
tres souvent designe par les termes qui se rapportent a la
possession en general, c'est-a-dire qu'on Ie designe simple
ment comme « possession» ; mais jamais l'inverse.

Notre interpretation de * peku et de son evolution est
done conforme a ce qu'on pourrait appe1er la norme des
termes de propriete : une appellation generale ou gene
rique est employee dans une certaine classe de producteurs
comme designation de l'obiet ou element typique; en
cette qualite e1le se diffuse hors de son milieu originel et
devient alors la designation usuelle de l'objet 0U element

(1) Baxter·Johnson, Mediaeval Latin Word-list, 1934, p. 64.
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en 9uestion. C'~st Ie cas ici .. On a pu, par l'examen com
pare des donnees dans trOiS groupes dialectaux suivre
pour. * peku les etapes de ce proc{~s, et verifier d~ns une
certame mesure cette reconstruction interne.
* Vne d~rniere, conclus}on touc.he a l'etymologie de

peku-: Sl la presente demonstration est jugee recevable
elle rUlIle Ie rapprochement traditionnel avec * pek(t)~
~ tond~e ». II est, evident que * peku, terme de valeur
eco~lOmlque, ne denommant aucun animal, ne peut rien
aV~lr de commun avec des termes derives de * pek(t)
qUl so~t propres ~ ~a tec~nique de la tonte et du peignage
de la}~me : gr. peko «,Pelgner, carder» ; p6kos « toison »,
pekt.eo « ton~re », fekos n. « toison », pokizo « tondre
la lame », k~ets « pelgne » ; lat. pecto « peigner, carder »,
pect.en « pelgne », pexus « velu, cotonneux », arm. asr
« lame ». Entre ces formes et * peku il n'y a rien d'autre
qu:ur:,e ressemblance d'homophonie. Le rapprochement
dOlt etr~ ab~ndonne, et * peku-, vestige du plus ancien
vo~abulalre mdo-europeen, semble irreductible a aucune
racme connue (0.

(1~,Une version b~aucoup plus detaiIIee de 1a presente etude sera
pubhee aux Etats-UnIs dans un volume collectif intitule Indo-European
and Indo-Europeans (Chicago University Press).
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chapitre 5
don et echange

Sommaire. - Le grec a cinq mots que, d'ordinaire, on traduit
uniformement par « don ». Un examen attentif de leurs emplois
montre qu'ils correspondent en fait a autant de fa~ns diffe
rentes d'envisager Ie don - de la pure notion verbale, « Ie
donner », a la « prestation contractuelle, imposee par les
obligations d'un paete, d'une alliance, d'une amitie, d'une hoa
pitalite ».

Le terme gotique gild et ses derives nous renvoient a one
tradition germanique noes ancienne au les aspects religiewr: 
« sacrifice » -, economiques - fratemite des marchands - et
juridiques - « rachat » (du crime) - sont etroitement imbriques.

Les avatars des mots apparentes a gr. dlzpto, lat. daps, d'une
part font deeeIer dans Ie passe ind~uropeen la pratique du
« potlatch » - et d'autre part montrent comment se degrade
en « depense en pure perte, dommage » la notion ancienne de
« depense de prestige ».

La hanse, devenue comme la ghilde un groupement econo
mique, continue, elle, les comitatus de jeunes guerriers groupb
autour d'un chef, teIs que DOUS les d&rit Tacite dans la German.k.

Introduction

Nous abordons maintenant 1'etude d'un ensemble de
notions economiques qu'il est difficile de definir autre
ment que par la somme de leurs particularites : « don
ner », « echanger », « commercer ». La terminologie
relative al'echange et au don constitue un chapitre tres
riche du vocabulaire indo-europeen.

C'est par 1'idee de donner que nous commencerons. On
jugerait que c'est une idee simple; elle comporte cepen
dant des variations assez singulieres dans les langues indo
europeennes, et, d'une langue a 1'autre, des contrastes
qui meritent 1'examen. En outre elle se prolonge dans
des notions qu'on ne penserait pas a y associer. L'acti-
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vite d'&hange, de commerce se" caracterise d'une manie~e
specifique par rapport a une notion qui nous parait dif
ferente, ceile du don desinteresse ; c'est que l'echange est
un circuit de dons plutot qu'une operation proprement
commerciale. De I'echange a I'achat et Ii la ven:e, une
relation se precisera par I'etude des termes employes pour
ces differents proces. . ., .

II y a dans ce domaine une assez grande stabllite leXl
cale . les memes termes restent en usage tres longtemps ;
souv'ent ils ne sont pas renouveles, a la difference de ce
qui se produit pour des notions plus complexes.

Le vocabulaire grec du "don"

Nous partirons de la racine * do-, pour laquelle I'en
semble des langues garantit une forme et une signification
constantes. Les formes nominales montrent une struc
ture ancienne ceile des derives en -no- et en -ro- : skr.
danam, lat. d6num, gr. d~ron (owPO\l), arm. tur, s1. daru.
Ces formes semblent bien attester, dans la constance meme
de cette ressemblance ou de cette difference, une ancienne
alternance rln, marque de la flexion archaique, dite hete
roclitique souvent revelee par la coexistence de derives
en -r- et ~n -no. Nous avons de plus en grec une serie de
formes nominales, distinguees seulement par la classe de
derivation, qui se rapportent toutes au « don ». Ce sont :
gr. dos (oW<;), dtJron (owPO\l), dorea (owpEci), d6sis (SOCT~),

dotine (ow't'£\l1), cinq termes distincts qu'on traduit uni
formement « don ».

Le premier est tres rare : nous en avons un exemple
unique. Les quatre autres sont A beaucoup pl~s ~o~m~ns
et peuvent coexister chez Ie meme auteur. S aglt-il dun
puilulemelit lexical fortuit ou y a-toil des raisons Ii cette
multiplicite ? Tel est Ie probleme Ii examiner.

La premiere forme, dos, est un theme en -t : c'est Ie
correspondant du latin dos (theme dot-). En latin Ie mot
s'est specialise; c'est la « dot », Ie don que l'epouse
apporte en mariage, parfois aussi Ie don de I'epoux pour
l'achat de la jeune fille.

Pour fixer Ie sens de gr. dos, qui n'est pas encore spe-
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cialise, nous avons un vers d'Hesiode : o~ a:ycxlh'), ilp'ltcx;
oE xcxx'll, OCX\lci't'OLO oonLpcx (Trav. 356), « la dos est bonne,
mais la rapine (h.arpax) est mauvaise, parce qu'eile donne
la mort ». Ce vers se trouve precisement dans un passage
ou I'on vante Ie « don» qui permet d'etablir des relations
profitables. Dos et harpax sont des noms-racines et il n'est
pas formit qu'on n'en ait pas d'autre exemple; ils pre
sentent l'idee sous sa forme la plus abstraite : Ie « don
ner » est bon, Ie « ravir » est mauvais.

DtJron et dorea semblent avoir Ie meme sens. Mais
quand Herodote les emploie concurremment, on voit qu'il
les distingue bien, selon un principe qui n'est pas diffi
cile Ii reconnaltre. Ainsi III, 97 : KOAXOL... 't'cx;cilJ.E\lOL ~
't'1}\1 OWPE'll'v ... owpcx... &:Y£\lEO\l « Les Colchidiens qui s'etaient
imposes, taxes eux-memes, apportaient des dons (dtJra)
pour la dorea » : dorea proprement est Ie fait d'offrir un
dtJron,. c'est un nom abstrait derive de doreo (SWpEW),
lui-meme denominatif de dtJron. La valeur verbale est tres
nette dans dorea et eile explique l'adverbe dorean (SwpEci\l)
(attique) « par don, pour un don, gracieusement, pour
rien ». Ainsi dtJron est Ie don materiel, Ie don meme;
dorea, Ie fait d'apporter, de destiner comme don. De dtJron
derivent doreisthai (SWPEtCTOCXL) « faire don » avec comme
regime Ie nom de la chose ou de la personne Ii qui on
donne, dorema (SwP1llJ.cx) « chose dont on fait don, cadeau
qui sert Ii recompenser ».

D6sis est tres different. Nos traductions ne Ie distin
guent pas de dtJron ; mais l'emploi est clair chez Homere
II. 10, 213 xcx£ OL S6CTLe; ECTCTE't'CXL fcrOA'll. On demande un
volontaire pour upe mission perilleuse ; on lui promet qu'il
aura une bonne d6sis ; non pas un dtJron, car I'objet meme
du don n'existe pas. D6sis est une transposition nominale
d'une forme verbale au present ou, ici, au futur : « nous
lui donnerons, nous lui ferons un don. » Dne for
mule ou transparalt encore la valeur verbale de, cet abstrait
est chez Honiere, Od. 6, 208 S6crLe; S'OAL'YT) 't'E CPLA1) 't'E
- paroles dites par des gens qui donnent, et s'excusent de
ne pas donner beaucoup : « ee don est petit et fait de
bon creur »; e'est la transposition d'une forme verbale
« nous donnons peu, mais de bon creur ». D6sis est done
« I'acte de donner ». La formation en -ti definit en effet
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un accomplissement effectif de la notion, qui peut au~si,
mais non necessairement, se materialiser dans un obJe~.
La d6sis designe aussi un acte juridique; c'est en droIt
attique l'attribution d'un heritage par volonte expresse,
hors des regles de transmission normale. .

II y a encore un emploi medical ou d6sis designe Ie faIt
de donner, d'ou : la quantite donnee d'un remede, la
« dose », sans qu'il y ait la aucune idee ~e ca~eau ou
d'offrande. Le mot est passe par emprunt semantlque en
allemand: Gift} et, comme gr. lat. ~osis a servi de ~ubs
titut a uenenum « poison », on a faIt en allemand G~ft n.
« poison » a cote de (mit)gift f. « dot ». A date an~lenne
d6sis n'interfere d'aucune maniere avec doron) m avec
dorea.

Enfin dotine. Pour ce mot l'essentiel de l'emploi reste
adefinir. C'est Ie terme Ie plus particu1arise de tous ; les
exemp'les en sont peu nombreux, mais bien caracterises.
Mot ionien poetique, qu'on rencontre chez Homere et
aussi chez Herodote, il est tres vite sorti de !'usage. Par
dotine} on enonce une notion du « don », malS de quelle
espece? .

Pour decider Achille a revenir au combat, on lUi promet
entre autres une portion de terrain avec des habitants
riches et qui seront ses sujets... « ... qui l'honoreront
(timhousi) comme un dieu par des dotinai et acquitteront
sous son sceptre liparas tbemis/as » (II. 9, 155-156).

Les deux mots timhousi et tbemistas sont essentiels
pour definir dotinesi. Par tbemistas} notion assez com
plexe, on entend les prerogatives du chef; en particulier
ce que la loi divine exige qu'on montre d'egard et apporte
de tribut a une personnalite telle qu'un roi. Plus impor
tante encore est la tim!. Ce terme est un derive de tto et
appartient au groupe de skr. cayati « avoir egard, avoir
respect », d'une racine qui est a distinguer abs.olument
de celie qui signifie « venger, punir », gr. pom!} que
souvent on y associe. Ce sont des notions differentes. CelIe
de porn!} repondant exactement a l'av. kaena « ven
geance, haine », est la retribution destinee a compenser
un meurtre, l'expiation du sang. De la aussi la transpo
sition sentimentale en haine, vengeance consideree comme
une retribution (d. Ie sens en iranien).
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L'autre groupe, celui qui nous occupe ici, celui de
tim!} indique l'honneur attribue a un dieu, a un roi et
les redevances qui leur sont dues par une communaute;
c'est a la fois la marque d'estime et l'estimation, notion
sociale, sentimentale et aussi economique (1). La valeur
attribuee a queIqu'un se mesure aux offrandes dont on Ie
juge diglle : voila les termes qui ec1airent dotine.

Homere, Od. 9, 266-268 : « nous sommes arrives a tes
genoux pour voir si tu nous offrirais un xeinlion (un don
d'hospitalite) ou si tu nous donnerais une dotine} comme
est la loi de l'hospitalite (tbemis xeinon). » Cette fois, dans
ce texte qui semble fait pour nous ec1airer, la relation
s'etablit entre la dotine et les cadeaux de regIe entre
hotes, seIon les traditions de l'hospitalite, de celui qui
re~oit a celui qui est re~. De meme encore, Od. 11,
350 ss. « que notre hote attende jusqu'a demain pour
nous quitter, jusqu'a ce que j'aie pu reunir toute la
dottne ».

Fuyant Athenes, les Pisistrates veulent reconquerir la
tyrannie dont ils ont ete chasses ; ils parcourent les cites
qui peuvent avoir des obligations envers eux pour ras
sembler des dotinai : l1YELpo\l ow't'£\la~ (Herodote I, 61).

II existe aussi un verbe dotinazo} une fois chez Hero
dote (II, 180) : lors de la reconstruction d'un temple, qui
incombe aun groupe de cites confederees, les pretres vont
de ville en ville, collectant les dons : 1tEPI. 't'tU; 1t6).L~

Eow't'£\la~o\l.

Ces citations eclairent une notion assez differente des
autres. Ce n'est pas seulement un present, un don desin
teresse ; c'est un don en tant que prestation contractuelle}
imposee par les obligations d'un pacte} d}une alliance}
d}une amitie} d}une hospitalite : obligation du xetnos (de
l'hote), des sujets envers Ie roi ou Ie dieu, ou encore
prestation impliquee par une alliance.

Vne fois cette signification fixee, elle aide a resoudre
les problemes philologiques que les variantes posent dans
la tradition textuelle de ces mots. Ainsi la tradition
manuscrite d'Herodote VI, 89 s'est partagee entre la

(1) Sur time et son groupe, d. vol. II, !iv. I, ch. 5.
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le~on dottnen et la le~on doreen. Les Corinthiens veule~t
aider les Atheniens, ils leur vendent vingt vaisseaux, mats
a un prix tres bas, acinq drachmes par bateau, car la loi
defendait un don gratuit. C'est donc un paiement symbo
lique qu'on impose aux Atheniens, puisqu'on ne pouvait
d'apres la loi donner les vaisseaux d'une cite a l'autre.
Est-ce dotine ou doree? II s'agit en fait d'une livraison
gratuite. La le~on valable est .en con~equence doreen., et
non dotinen qui est exclu pUlsque c est Ie don gracleux
que la loi interdit, non pas celui qui accompagne une
alliance.

Voila comment l'usage grec distingue pour la meme
notion trois noms derives de la meme racine, et qui
cependant 8 aucun moment ne peuvent se confondre. Cette
notion se diversifie selon les institutions et seIon ce que
j'appellerai Ie contexte de l'intention : d6sis, doron,
dotine, trois mots PCll! designer Ie don parce qu'il y a 18
trois manieres de Ie concevoir (1).

Une institution germanique : la ghilde.

Aux termes grecs passes en revue, nous allons ajouter
Ie mot germanique qui est devenu Ie nom de « l'argent »
en allemand, Geld.

En gotique, gild traduit gr. ph6ros « impot », et Ie
compose kaisara-gild, gr. Hnsos « impet ». Nous avons
de plus un verbe : fra-gildan, us-gildan « rendre, restituer,
apodtd6nai, antapodid6nai » et un derive nominal gilstr
qui rend egalement ph6ros « impot ».

Dans les autres langues germaniques, Ie sens est assez
different : v. is!. gjald « recompense, chatiment, paie
ment » ; v. ang!. gield « substitut, indemnite, sacrifice» ;
v. h. a. gelt « paiement, sacrifj.ce » ; en composition gote
kelt « Gottesdienst, service divin, culte ». Dans Ie frison
jelde, jold, apparait Ie sens particulier qui va se generaliser

(1) Pour une analyse plus detaiIIee du vocabulaire du « don », voir
notre article « Don et echange dans Ie vocabulaire indo-europeen It,

L'Annee Sociologique, 3· serie, t. II, 1951, pp. 7-20 (reimprime dans
Problemes de linguistique generate, GaIIimard, 1966, pp. 315-326).
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en germanique : « ghilde des marchands », impliquant
aussi « banquet de corporation ». L'ensemble apparait
assez complexe 8 l'interieur de la societe germanique : a
la fois religieux, economique, juridique. Nous sommes en
presence d'une question d'importance evidente qui domine
toute l'histoire economique du haut moyen age : la for
mation des ghildes, probleme si vaste qu'on ne saurait Ie
traiter ici, et qui d'ailleurs appartient bien plus aux his
toriens qu'aux linguistes.

Ce n'est pas c7tte notion meme que nous allons consi
derer, mais Ie terme d'ou sort l'histoire de ces grandes
associations economiques medievales qui se developpent
entre Ie VIe-VIle et Ie XIVe siecle, specialement dans Ie
monde riverain de la Mer du Nord, en Frise, dans Ie sud
de rAngleterre, dans les pays scandinaves.

L'institution a un aspect economique et religieux en
meme temps : ces fraternites sont unies par des interets
economiques, apparemment aussi par un cuIte commun.
Elles ont ete etudiees en 1921, dans l'ouvrage important de
Maurice Cahen. sur La libation en vieux scandinave.
D'apres ce savant, toast, banquet, compotatlon, sont comme
les rites que celebraient les membres d'une fraternite;
celle-ci prend uIterieurement des formes specifiques et
devient en pays germanique une association economique.

L'auteur s'est toutefois heurte 8 une grande difficulte :
selon les historiens modernes du Moyen Age, les ghildes
constitueraient des phenomenes exclusivement economi
ques, de date relativement recente, et ne remonteraient pas
au debut du monde germanique. Dans ces groupements eco
nomiques, ou les gens sont lies par des interets communs,
il ne faudrait pas chercher une survivance d'associations
religieuses plus anciennes.

Mais des recherches plus recentes d'histoire medie~

vale ont fait justice de ces conclusions. M. Coornaert a
esquisse 8 grands traits, en deux articles de la Revue
Historique, 1948, l'histoire de cette institution. Non con
tent de confirmer Ie caractere ancien et religieux de la
ghilde, l'auteur reproche 8 Maurice Cahen de s'etre laisse
bloquer par Ie jugement des historiens anterieurs qui a
interdit ce domaine a l'interpretation comparative.

On voit 8 present les faits se souder en une histoire
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continue et qui remonte tres haut. On pretendait que
ghilda, latinisation du terme germanique, n'etait pas ante
rieur au vme siec1e; mais maintenant on la connalt a
l'epoque gallo-romaine, dans un texte qui date de 4~0.

Qu'est-ce que la ghilde? C'est d'abord une reUnlon
de fete, Ie repas sacrificiel d'~ne « fraternite. », as~e~blee
pour une communion volontal.re, e.t ceux qUI s y J,Olgnent
portent Ie meme nom. La notlon du banquet sacre est au
centre meme de ceUe expression. Or, nous la rencontrons
des 450, c'est-a-dire peu de temps· apres l'epoque OU Ie
texte gotique a ete fixe par ecrit (vers 350).

II y a done lieu de reprendre les faits gotiques d'assez
pres. Les termes essentiels gild et fra-gildan n'ont de cor
respondants qu'en germanique. C'est un terme nouveau
qui ne laisse aucune ressource a la comparaison.

On trouve got. gild dans la question bien connue de
Luc XX, 22 : « nous est-il permis de payer tribut aCesar,
ou non ? skuldu ist unsis kaisara gild giban... ? » Ceue
meme question chez Marc XII, 14 remplace gild par kai
rara-gild. Un neutre 'gilstr, c'est-a-dire * geld-strum ou
* geld-trum, est donne avec Ie meme sens : Ep. aux
Romains XIII, 6 : « c'est pour cela que vous payez ces
impots cpopovc; 't'E1EL't'E. »

Le ~erbe fra-gildan signifie « rendre, restituer » : L~c
XIX, 8 : « je donne, gadailja (didomi), aux pauvres (Itt:
teralem~nt : je partage mon biep entre les pa~vres); SI
quelqu'un est lese par moi, je lui rends, fragtlda, (apo
didomi « payer en retour» dans ce texte) Ie quadruple. »
Cf. encore Luc XIV, 12 et 14 : « quand tu prepares un
repas, ne convie pas tes amis ni tes freres. ni. tes p~rents
ni tes voisins riches', de peur qu'ils ne t'mvttent a I~ur
tour et qu'il n'en resulte pour toi antap6doma 1'0bItga
tion de restituer encore », en gotique usguldan. Dans tous
les autres exemples, Ie sens est : « rendre en echange de
ce qu'on a re<;u », non pas restituer l'objet me,m~, ~ais
« faire une depense compensant celIe dont on a be~eficle >~.

lei, pour comprendre la valeur des termes gotlques, II
faut se representer Ie probleme, si difficile pour Ie tra
ducteur, de faire passer en gotique des notions .gre:,o
romaines comme celles de gr. ph6ros, lat. census, lmpot,
recensement, obligation d'obeir a une autorite superieure
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- alors que la tradition germanique connait seulement de
petits groupements independants obeissant chacun a un
chef particulier, sans aucune idee d'organisation generale.

On peut deMir gild en propre comme un « tribut de
reciprocite »; c'est Ie droit qu'on acquitte personnelle
ment pour beneflcier d'un service collectif a l'interieur
d'un gro'dpement fraternel : un droit d'entree (qu'on paie
sous une forme ou sous uneautre) dans une confrerie
liee par un culte commun.

Wulfila a specifie ainsi, dans Ie vocabuIaire traditionnel
du gotique, comme equivalent de ph6ros, un terme pro
fondement different, gild « contribution obligee (fournie
aun groupe dont on est membre et benefieiaire) ». Ce mot
evoque une « association de culte », une veritable frater-

. nite qui s'accompIit, s'eprouve, se renforce dans les ban
quets et les celebrations communes OU les grandes affaires
se decident.

De fait Tacite (Germ. 22) nous parle des conuiuia des
Germains, ces banquets qui sont une partie essentielle de
leur vie sociale et privee. Ils y assistent en armes, ce qui
montre l'esprit guerrier et civil en meme temps des affaires
qui s'y traitent ; c'est la que se debattent « la reconciliation
d'ennemis prives, la conclusion d'alliances de famille, Ie
choix des chefs, la paix et la guerre, car il n'est, croient-ils,
aucun moment plus favorable pour que l'esprit s'ouvre
ala franchise et s'echauffe pour la grandeur ».

Nous avons ici la notion si importante de communion
alimentaire qui est comme Ie signe et l'approfondissement
de la fraternite. Le point de depart des groupements eco
nomiques appeles ghildes est dans ces fraternites Iiees
par un interet commun, une meme activite. Et, a l'inte
rieur du groupe, les banquets, conuiuia, ghilda, sont une
des institutions les plus caracteristiques du monde ger
manique. En « acquittant » (gildan) ainsi un devoir de
fraternite, on acquitte une redevance, une somme qu'un
doit payer, et Ie paiement, c'est l'argent, Ie geld.

Nous resumons ainsi une histoire longue et comple;xe
qui a conduit a des institutions et a des valeurs collec
tives. Mais ce terme etait d'abord attache a une notion
d'ordre personnel: la preuve en est Ie wergeld « prix de
l'homme », (avec wer « homme »); Ie prix qu'on paie
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pour se racheter d'un crime, la ran~on. Prenons encore
la Germanie de Tacite, ch. 21 : « on est tenu d'embras
ser les inimities du pere ou du proche aussi bien que ses
amities ; mais elles ne se prolongent pas implacablement ;
meme l'homicide peut se racheter par des tetes de betail
qui sont un avantage pour la maison. » Ce wergeld « co~

pensation de l'homicide par un certain paiement », equl
vaut au gr. tisis : c'est un des aspects anciens du geld.

Nous sommes donc ici sur trois lignes de developpe
ment : l'une religieuse, sacrifice, paiement fait a la divi
nite; la seconde economique, fraternite des marchands ;
la troisieme juridique, rachat, paiement impose a· la suite
d'un crime pour s'en racheter; en meme temps, moyen
de se reconcilier : une fois Ie crime passe et paye, une
alliance s'etablit et nous revenons a la notion de ghilde.

II fallait d'abord definir ces notions dans leurs liens et
leurs specificites ~ternes en germanique pour faire mesu
rer la distance entre ces termes pris dans leur signifi
cation authentique, et les mots grecs qu'ils sont charges
de traduire. C'est la un fait auquel. on n'a pas prete assez
attention. On a toujours trop tendance a proceder par
une interpretation immediate du gotique, sans remarquer
assez l'effort de transposition qui a ete necessaire et Ie
trouble qui en resulte. Ces termes gotiques, compares a
ceux du grec,' sont tout autrement articules.

Dne autre difference reside dans la maniere dont les
notions economiques se sont fix¢es respectivement dans
les langues germaniques et dans les langues classiques.
Elles sont souvent en liaison avec des faits religieux qui
les eloignent encore plus les unes des autres dans Ie passe,
et elles se realisent dans des institutions dissemblables.

Les depenses de prestige.

II faut retenir que ces fraternites constituent a la fois
un groupe de solidarite et un groupe de communaute ali·
mentaire. Les deux aspects de cette institution peuvent
se maintenir sous d'autres formes. Ce qui etait groupe de
consommation deviendra, avec l'evolution de la societe,
association de caractere economique, utilitaire, commercial.
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L'un de ces aspects, la communaute alimentaire, evoque
une institution paralleIe dans une autre societe. On peut
la definir a l'aide de lat. daps « banquet ». Ce mot fait
partie d'un ensemble etymologique bien caracterise par
la forme, mais de significations divergentes. Hors du latin,
Ia racine se retrouve en grec dans dapto (OtX1t"tw) avec un
sens plus"general, « devorer », mais aussi dans une forme
nominale qui s'associe etroitement a daps malgre la diffe
rence apparente : dapane (oa'Ttti'llT) « depense ». Dans
d'autres langues, nous avons des correspondants : v. is!.
taln « animal de sacrifice, nourriture de sacrifice », arm.
tawn « fete ».

On remarquera que ces formes ont toutes Ie meme
suffixe en -no Par ce lien formel s'y rattache aussi, cite
a part. parce qu'il n'a pas l'air de s'y associer au premier
abord, Ie latin damnum < * dap-nom. Void' donc un
groupe de mots dont la signification ne s'accorde pas tou
jours.

Daps est un terme du vocabulaire religieux comme sont
religieux egalement les termes armenien et scandinave,
tawn et taln respectivement. Anciennement, a epoque
historique, daps a Ie sens de « banquet offert aux dieux,
festin de nourriture ». La daps est decrite chez Caton,
De Agricultura, avec une expression caracteristique du
vieux vocabulaire religieux du latin : dapem pollucere
« offrir un banquet sacre » ; ce terme archaique pollucere,
s'emploie pour les festins de grande depense offerts aux
dieux : polluctum.

Par ailleurs, divers temoignages enseignent que daps
est associe aux notions d'ahondance, de larges depenses,
d'offrandes genereuses, Notamment, l'adjectif dapaticus,
l'adverbe dapatice, formes obsoletes recueillies et citees
p,ar Festus : dapatice se acceptos dicebant antiqui, signi
'tcantes magnilice, et dapaticum negotium amplum ac
magnilicum « les anciens disaient qu'ils avaient ete re~s
dapatice, ce qui signifiait d'une fa~on magnifique ». 11
a existe, d'autre part, un verbe dapino tire de daps ou
peut-etre du grec dapanan, qui en est tres voisin par
Ie sens. Nous avons de dapino un seul exemple, chez
Plaute (Capt. 897), mais caracteristique : aeternum tib;
dapinabo uictum « (si tu dis la verite)~ je t'offrirai a per-
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petuite une nourriture fastueuse, je t'entretiendrai royale
went pour toujours ».

Un temoignage direct precise Ie sens de daps, et dapa
tice, dapiJticus Ie confirment ; c'est un « festin de magni
ficence ». Ovide, dans Ie Ve livre des Fastes, nous montre
un pauvre paysan chez qui Jupiter se presente sous un
deguisement; puis, brusquement, il revele qui il est;
I'autre lui offre pour daps son unique possession, un breuf
qu'il fait rotir tout entier : c'est ce qu'il a de plus pre
cieux.

En grec, dapan4n signifie « depenser », dapane est une
« depense de faste » ; chez Herodote, Ie terme est appli.
que a des depenses magnifiques. Les adjectifs gr. dapsilh,
lat. dapsilis (calque sur Ie grec) s'appliquent a ce qui est
abondant, fastueux ; is!. taln est la consommation de nour
riture; arm. tawn, la fete solennelie. Ainsi, nous pouvons
degager une notion generale, celie de « depense a l'occa
sion d'un sacrifice qui comporte de larges consommations
de nourriture » ; depenses commandees par une fete, pour
Ie prestige, pour montrer sa richesse.

On retrouve ainsi en indo-europeen une manifestation
sociale qui dans Ie langage des ethnographes s'appelle Ie
potlatch : exhibition et destruction de richesses a I'occa
sion d'une fete. II faut se montrer prodigue de ses biens
pour faire voir qu'on n'en fait pas cas, pour humilier ses
rivaux par Ie gaspillage instantane de richesses accumulees.
Un homme conquiert et maintient son rang s'il l'emporte
sur ses rivaux dans cette depense effrenee. Le potlatch est
une provocation aux autres a depenser a leur tour; les
competiteurs font une depense superieure, d'ou un circuit
de richesses accumulees et repandues pour Ie prestige des
uns et la jouissance des autres, comme Mauss l'a si bien
montre.

Nous n'avons pas clairement en indo-europeen la notion
d'une rivalite : Ie caractere agonistique si affirme dans
les societes archaiques est ici au deuxieme plan. Nean
moins, I'emulation n'est pas absente de cette depense.
En fait elle est en liaison etroite (d. daps et dapaticus)
avec I'hospitalite : on voit les racines sociales d'une
institution qui est une necessite dans certaines commu
nautes et dont l'obligation essentielle consiste en un don
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de nourriture, a charge de reciprocite. Mais ce sont la des
notions et des termes archaiques, qui s'effacent deja. A
date historique il n'en reste que damnum avec Ie sens
derive de «. dommage subi, ce qui est retranche d'une
possession par force ». C'est la depense a laquelie on est
condamne par les circonstances ou certaines conditions de
justice. L'esprit paysan et Ie souci juridique des Romains
ont transforme la notion ancienne; la depense de faste
n'est plus qu'une depense en pure perte, ce qui constitue
un prejudice. Damnare c'est affecter quelqu'un d'un dam
num, d'un retranchement opere sur ses ressources' c'est
de la que provient la notion juridique de ddmnare
« condamner ».

A cote des termes ou la notion ancienne a survecu, il
y a des innovations qui creent un nouveau concept, de
sorte que nous avons en meme temps deux aspects fort
contrastes d'une representation ancienne.

La hanse et ses origines guerrieres

Parmi. ces c?n!re~ies, ou les. convives du banquet com
~una",utalre ~eneficle~t. de prIvileges speciaux - ceux
la memes qUi caractensent la ghilde dans son develop
pement medieval - nous rencontrons, dans Ie meme
vocabulaire a la fois economique et religieux du germa
nique, tout voisin de ghilda) Ie mot hansa. Ce terme
a~c~en, qui a survecu ju~que dans les temps modernes,
deslgne encore, chez les rlverains de la Mer du Nord une
in,stitution d'importance historique et economique ~onsi
derable. Les hanses sont des associations economiques,
des groupes de marchands; e1Ies constituent une societe
a l~quelle on appartient ,en vertu d'un droit qu'on achete,
qu on peut herlter, qu on peut vendre, qui fait partie
des redevances commerciales. L'economie de cette insti
tution a provoque deja maintes etudes. Le bilan de celles
qui traitent de l'origine du terme est negatif : hansa
n'a pas d'bymologie sure. Comme on ne dispose d'au
cune correspondance hors du germanique, c'est I'histoire
germanique du mot qu'il faut tenter de preciser.

77



LE VOCABULAIRE DES INSTITUTIONS INDO-EUROPEENNES

Cette histoire commence avec Ie gotique hansa, qui
donne un point de depart precis a l'analyse, quoique nous
n'en ayons pas beaucoup d'exemples. Une fois, hansa
traduit, d'une maniere vague en apparence, gr. pl~thos

« foule ». Mais dans troisautres exemples hansa corres
pond a speira (CT'l'tE~Pa.)« cohorte ». En Marc XV, 16 : « les
soldats emmenerent Jesus a l'interieur de la cour, c'est-a
dire dans Ie pretoire, et ils convoquent toute la cohorte »
got. alia hansa « totam cohortem ». De meme Jean XVIII,
3; 12. Dans Ie passage ou pl~thosest rendu par hanso
(Luc VI, 17), si nous Ie lisons entierement, nous voyons
que Ie traducteur avait a traduire successivement 6khlos
et plhhos. II a choisi hiuma « turba » pour 6khlos;
e~ pour plhhos « multitudo », i1 a pris hansa « cohorte » ;
ce corps comptait en effet plusieurs centaines d'hommes,
jusqu'a un millier, et pouvait representer une « foule »,
qui s'etait en quelque sorte mobilisee pour accueillir
Jesus.

Ce n'est pas un hasard si hansa se trouve en v. h. a,
chez Tatien, pour traduire cohors. En v. angl. hos est la
« suite d'un seigneur ». C'est plus tard que m. h. a.
hans(e) prend Ie sens de « societe de commerce » avec
Ie sens desormais fixe. En latin tardif ou en germanique
latinise, hansa designe un impOt pour la licence de com
merce et une union commerciale.
, Le sens de « cohorte » (militaire) indique qu'il faut se
representer la hansa comme une compagnie de guerriers.
On n'eut pas employe en gotique hansa pour traduire
speira, s'il avait designe par exemple un groupe religieux
ou un groupe d'interets. De fait, quand Tacite, Germanie
13-14, decrit les societes de jeunes gens (comitatus) qui
se groupent autour des chefs, il nous donne une image
de ce que devait etre la hansa. Ces jeune gens qui s'atta
chent a un chef, vivent de ses liberalites, recevant une
nourriture abondante qui leur tient lieu de solde (14, 4).
IIs sont toujours prets a Ie suivre, a Ie defendre, a s'illus
trer sous ses ordres.

II est probable que ces compagnies de jeunes guerriers
qui rivalisent de valeur aupres du chef, tandis que les
chefs rivalisent aqui s'attachera 1()S plus ardents compa
gnons, ont forme Ie premier modele de 1a hansa. Avec
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l:evolution d~ la societe, cette compagnie guerriere OU
1on partag~;u~ les avantages et les risques, s'est muee
~n ~n~ ,s~lete d~ compagnons d'un autre type, vouee a
1actlvlte economlque. Le terme est demeure attache a
une realite nouvelle. '

79



chapitre 6
donner,. prendre et receVOIr

Sommaire. - 10
) Le hittite, qui affecte a la racine *do- Ie

sens de « prendre », invite a considerer qu'en indo-europeen,
« donner » et « prendre » se rejoignaient, pour ainsi dire, dans
Ie geste (cf. ang!. to take to).

20
) Cont.re les etymologies traditionnelles qui rapprochent

volontiers lat. emo de got. niman (all. nehmen), mais separent
resolument mman de gr. nemo, en invoquant dans chaque cas
des arguments de sens, on montre que :

a) got. niman et gr. nemo se superposent sans ditficulte pour
peu qu'on les resaisisse au niveau de leur premiere acception,
technique, exactement conservee dans got. arbi-num;a et gr.
klero-n6mos « heritier »;

b) lat. emo « prendre », primitivement au sens gestuel, ne
peut etre rapproche' etymologiquement de got. niman, de valeur
originellement juridique.

Les termes d'achat et de vente ne se separent pas de
ceux pour « donner » et « prendre ». La racine * do
signifie « donner » dans l'ensemble des langues indo-euro
peennes. Toutefois une langue 'intervient qui en trouble
singulierement la definition : en hittite, do- signifie « pren
dre » et pai- « donner ». Nous ne pouvons pas aff1rmer ca
tegoriquement, vu la notation flottante du consonantisme
hittite, que do- est'bien la forme indo-europeenne * do-,.
il pourrait en theorie repondre a * dhe- « poser, placer »,'
mais c'est bien peu vraisemblable. On s'accorde en general
areconnaitre ici - que1 que soit Ie proces semantique 
la racine * do-,. d'ailleurs, en partant de * dhe- pour
arriver au sensde « prendre », 1'evolution serait moins
claire encore.

II faut bien constater dans hitt. da- « prendre » une
inversion du sens de « donner ». Pour 1'expliquer, on
invoque en para1leIe la forme a-da « prendre » du sans-
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krit. Mais ce preverbe a- y est essentiel; il indique Ie
mouvement vers Ie sujet; avec ce preverbe et les desi
nences moyennes, Ie passage au sens de « recevoir,
prendre» s'explique en sanskrit meme. Le sanskrit n'aide
donc pas directement ainterpreter Ie sens de da- en bittite.

Pour l'expliquer, nous supposerons qu'il s'est produit
entre les langues anciennes, mais en directions opposees,
un glissement comparable acelui qui s'est realise en anglais
avec « prendre » dans l'expression to take to « prendre
(pour donner) a ». Cette comparaison peut aider a retrou
ver Ie lien entre ces sens opposes. Le bittite et les autres
langues indo-europeennes ont diversement specialise Ie
verbe * do-, qui, par lui-meme, se pretait, selon la cons
truction syntaxique, a l'un ou I'autre sens. Tandis que
bitt. da- s'est :fixe pour « prendre », les autres langues
construisent do avec idee de destination, ce qui revient
a « donner » (1).

Ceci n'est pas un artifice. « Prendre» en indo-europeen
comporte plusieurs expressions qui, chacune, determinent
la notion d'une maniere difterente. Si 1'0n admet que Ie
sens premi~r est celui que conserve Ie bittite l'evolution
qui a :fixe dans Ie reste du domaine indo-eu;opeen celui
de « donner » devient allsi intelligible.

Egalement archaique est bitt. pai- « donner ». II s'ex
plique comme un compose du preverbe pe- avec * ai
« attribuer, allouer », racine attestee en tokharien ai
« donner» et par quelques derives nominaux comme avo
aeta- « par.t » et osque aeteis gen. sg. traduisant lat. partis.

Les notlons de « donner » et « prendre » sont ainsi
liees dans la prebistoire indo-europeenne. II sera utile,
a ce propos, de considerer une question etymologique rela
tive aun terme deja specialise, lat. emo, dont on montre
plus bas qu'il signifiait « prendre ». Dans une autre
langue, on rencontre une racine de meme sens, qui differe
de la forme latine par l'initiale n- germanique * nem
gotique niman, all. nehmen « prendre ». '

Voila deux verbes de meme sens, lat. em-, germ. nem- ;
ont-ils entre eux un rapport etymologique? On l'a sou-

(1) Cf. notre article « Don et &:hange dans Ie vocabulaire indo
europ6en », deja cite.
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vent admis. Mais. comment l'etablir morphologiquement ?
On a recours a des artifices : nem serait compose de
* (e)n -t:" em ou d'une forme reduite de ni + em. Mais
pour faue l'economie de ces re~titutions il faut consi
derer ce qui importe Ie plus et a quoi on ~ jusqu'ici prete
Ie moins d'attention, a savoir Ie sens.

Les for~es germaniques Ies plus anciennes apparais
sent en gotlque. Elles sont tres abondantes et instructives.
La for~e niman suppose * nem-,' nous connaissons une
telle raCllle, c'est celIe de gr. nemo (VEj.lW), mais Ie rappro
chement est ecarte a cause du sens de nemo qui n'est pas
«. p;endre ~>. Contentons-nous d'indiquer ce. point et con
slderons mman. Nous avons Ie verbe simple et plusieurs
co~poses, avec de nombreux preverbes, en quantite d'em
plOls. Les verbes grecs auxquels il correspond sont : lam
banein, airein, dexasthai « recevoir » (tres frequemment
notamment dans l'expression « recevoir Ia grace »); le~
composes avec and- traduisent dekhesthai (apo-, para-);
avec ga.- (an-ge-nehm), « recevoir, concevoir, accueillir »,
et aUSSl « mente accipere, mathein ». II y a donc une
assez large predomin~nce d'emp.lois ou niman signifie
non « prendre », malS « receVOlr ». En particulier un
co~?Ose nomin~ merite l'examen pour sa signification
sp.eclale et techmque : arbi-num;a « heritier ». Le pre
mler, ~embre, arbi, est un terme independant qui signifie
« herttage », all. Erbe, et qui est deja notable en lui
meme dans Ie vocabulaire des institutions. La forme en
est claire : c'est un neutre * orbhyom qui se rattache
d' "une part aux termes celtiques de meme sens, irI. orbe
« heri!age >~, ,co~-arbe « celui qui herite » - Ie rapport
est meme Sl etrolt que, comme en maint autre cas il est
possibl.e que ce soit un emprunt fait. par Ie germ'anique
au celt!que) - ; d'autre part a un adjectH qui peut eclairer
Is notlon, lat. orbus, arm. orb « orphelin », gr. orpho-,
orphan6s. Hors du celtique, les correspondants de arbi
designent la personne privee d'un parent, et aussi l'orphe
lin. La relation entre « heritage» et « orphelin » semblera
un peu etrange. Mais il y a un paralleIe exact de sens dans
une autre famille de mots. L'adjectif latin hered
« heritier » a un correspondant certain en grec dans Ie
nom d'agent kherosth « heritier collateral» et aussi dans

83



LE VOCABULAIRE DES INSTITUTIONS INDO-EUROPEENNES

l'adjeetif kMros « prive d'un parent », fem. khera
« veuve ».

Comment justifier cette relation etymologique? En
gree homerique, kherostes est celui qui, dans la famille,
herite a de£aut d'enfants; c'est un collateral qui re~oit

un bien devenu « abandonne » (kMros). Or, en gotique
arbi « heritage », derive neutre de forme * orbhyom,
signifie litteralement « ce qui revient a l'orbus », c'est-a
dire Ie bien qui est legalement attribue aune personne pri
vee par la mort de son parent itnmediat. C'est la meme idee
que dans heres, kherosth. Selon les usages indo-europeens,
un bien se transmet direetement au descendant, qui n'est
pas pour cela qualifie d'heritier. On n'eprouvait pas alors
ce besoin juridique de precision qui nous fait appeler « heri
tier » celui qui entre en possession de biens materiels,
quel que soit son degre de parente avec Ie dC§funt. En indo
europeen, Ie fils n'etait pas designe comme heritier;
n'etaient dits heritiers que ceux qui heritaient a delaut
du fils ; c'est Ie cas des kherostat,' des collateraux qui se
partagent un bien tombe en desherence.

Tel est Ie rapport entre la notion de « orphelin, prive
d'un parent» (fils ou pere) et celle de « heritage ». Cela
est illustre par la definition qui est donnee en une phrase
de la Germanie de Tacite, ch. 20 : Heredes ... successo
resque sui cuique liberi, et nullum testamentum; « chacun
a pour heritiers et successeurs ses propres enfants et pas
de testament »; si liberi non sunt, proximus gradus in
possessione Iratres, patrui, auunculi,. « .s'il n'y a pas
d'enfants, c'est aux proches que revient la possession, gra
duellement aux freres, aux ondes patemels, aux ondes
matemels ».

Tels sont les arbi-numja. Le sens litteral de arbi-numja
est « celui qui re\;oit (numja) I'heritage (arbi) ». Or quel
est Ie terme grec que arbi-numja traduit? C'est kleron6
mos (xA.TlPo'V6(.LO~). On a egalement l'expression analy.
tique arbi niman « beritier » qui ~aduit Ie grec klerono
mein (xA.TlPO'VO(.l.£L'V).

La formation du compose gree est instructive. Le
second terme se rattache anemo, n6mos, nom6s, famille
de mots tres riche qui fait l'objet d'une etude de
M. E. Laroche (Histoire de la racine nem- en grec ancien,
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1949), ou Ie detail des emplois est examine. Cette racine
si importante a des derives tres diversifies. La notion
que nous degageons ici est celle du partage legal, un
partage exdusivement commande par la loi, la coutume
ou la convenance, non par une decision arbitraire. D'autres
verbes, en grec, veulent dire « partager » : ainsi dateomai ;
mais la difference est 1?1 : nemo, c'est « partager selon Is
convenance ou la loi ». C'est pourquoi un paturage reparti
en vertu du droit coutumier s'appellera nom6s. Le sens
de n6mos « la loi » se ramene' a« l'attribution legale ».
Ainsi nemo se definit en grec comme « partager legale
ment » et aussi « obtenir legalement en partage » (ce
sens a l'actif meme).

Est-ce un hasard si Ie gotique (arbi- )numja a la meme
formation que (klero- )n6mos, alors que rien ne semblah
appeler ce verbe niman s'il signifiait « prendre », pour
traduire kleronomein? On voit ici comment se fait la
correspondance, dans un emploi technique, entre nemo et
niman : c'est que got. niman signifie « prendre» au sens
de « recevoir legalement » (d. I'emploi ou il correspond
a dekhesthai du grec), d'ou « recevoir, avoir en partage,
prendre ». Nous pouvons considerer cette expression arbi
niman et Ie compose arbi-numja « heritier », comme une
de celles ou survit Ie sens ancien de niman, Ie meme qui
a ete en grec celui de nemo et a conduit aformer Ie terme
kleron6mos « heritier ». Les autres emplois s'expliquent
sans peine (1).

Ainsi Ie germanique niman n'a rien a faire avec emo.
II faut poser une racine germanique nem- qui, moyennant
cette interpretation du sens, rejoint Ie groupe des formes
indo-europeennes de * nem- abondamment representees en
grec.

Si nous faisons parallelement la meme verification pour
emo, que trouvons-nous ? Des correspor1dants avec e- ini
tial se trouvent dans v. s1. imQ; en baltique, dans lit.
imu, ifnti « prendre ». Le latin aide a preciser Ie sens
propre de emo qui est « retirer, enlever »; eximo, c'est

(1) Pour Ie sens de nemo, on pourra se reporter a notre analyse de
de nemesis dans Noms d'agent et noms d'action en indo-europeen,
Paris, 1948, p. 79.

85



LE VOCABULAIRE DES INSTITUTIONS INDO-EUROPEENNES

« tirer a part »; eximius correspond a exokhos pour
Ie sens ; en outre, exemplum qui, par une histoire assez
curieuse, signifie « objet mis a part, separe par son
caraetere tres marqu6 », d'ou. « modele, exemple »;
promo « tirer hors de », adj. verbal promptus,. per-imo
(avec Ie sens du preverbe que nous avons dans per-do)
« faire disparattre, aneantir »; sumo (de * subs-emo)
« prendre en soulevant ».

Tout cela indique bien que I'idee de « prendre < tirer,
enlever, arracher » du latin n'a aucun rapport avec « pren
dre < recevoir, accueillir » du germanique. Ce sont des
notions differentes. a l'origine et qui revelent leur parti
cularite si on parvient ales surprendre dans leur pre
miere acception. Chacune d'elles a son doma!!le et son
histoire; c'est seulement au terme de leur evolution et
par I'acception la plus banalisee que germ. niman et lat.
emo se ressemblent.

Revenons a emo « acheter ». La maniere dont se spe
cifie emo en latin parait confirmer que Ie sens de « ache
ter » implique une tout autre representation que les termes
de la famille de gr. pernemi, etc. II est clair que emo veut
dire d'abord « prendre a soi, tirer a soi » ; cette posses
sion qu'il affirme, s'exprime par Ie geste de I'homme qui
prend l'objet et Ie tire alui. Le sens d' « acheter » a du
trouver application d'abord a des etres humains qu'on
prend apres avoir fixe un prix. La notion d'achat a son
origme dans Ie geste qui conclut l'achat (emo) et non
dans Ie fait de payer un prix, d'acquitter une valeur (1).

(1) Sur gr. pernemi et lat. emo, d. ci-dessous p. 133 ss.
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chapitre 7
l'hospitalite

Sommaire. - En latin, « hOte ,. s'est elit hostis et hospes
<*hosti-pet-. Que signifient les elements? que signifie Ie com
pose ?

10) -pet-, qui se presente aussi sous les formes pot- lat.
potis (gr. p6sis, desp6tes, skr. patih) et -pt- (lat. -pte, i-pse?)
signifie originellement I'identite personnelle. Dans Ie groupe
familial, demo, c'est Ie maitre qui est eminemment lui-meme
(ipsissimus, chez Plaute, designe Ie maitre) : ainsi, quoique
morphologiquement clifferent, gr. desp6tes designe, comme do
minus, celui qui personnifie eminemment Ie groupe familial;

2°) Ia notion primitive signifiee par hostis est celle d'egalite
par compensation : est hostis celui qui compense mon don par
un contre-don. Comme son correspondant gotique gasts, hostis
a done, a une epoque, designe I'hote. Le sens, classique,
d' « ennemi » a dl1 apparaitre lorsqu'aux relations d'echange
de clan a clan ont succede les relations d'exclusion de ciuitas It
ciuitas (d. gr. xenos « hOte ,.> « etranger »);

3°) d~s lors Ie latin se dom~e un nouveau nom de I'hOte :
*hosti-pet-, qui doit peut~tre s'interpreter a partir d'un hosti
abstrait « hospitalite », et signifier, par consequent, « celui qui
personnifie eminemment I'hospitalite ».

i'etude d'un certain nombre de termes relatifs a I'echange,
tires notamment de la racine *mei-, - comme lat. munus
« charge honorifique impliquant obligations en retour », i.-it.
Mitra, personnification du contrat par echange (illustre par Iliade
VI, 120-236), "mei-t- dans lat. mutuus, skr. mithu- « change (en
faux) »> « mensonger », avo miOwara « paite » - nous
conduit elle aussi. un nom de I' « hOte » : mehman en iranien
moyen et modeme.

Un autre nom de I' « hote » en iranien moderne, erman
< aryaman, renvoie a une « hospitalite » tres particuliere, inte
rieure au groupe des Arya, et dont une des formes est I'aceueil
par mariage.

Le vocabulaire des institutions indo.europeennes recele
des problemes importants dont les termes parfois ne sont
pas encore poses. On est conduit a les discerner, parfois
a creer en partie l'objet meme de l'etude, a travers des
mots revelateurs d'une institution dont les traces ne se
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laissent entrevoir, souvent, que d'une maniere fugitive
dans telle ou telle langue.

Un groupe de mots se rapporte a un fait social bien
etabli : l'hospitalite, la notion d'« hote ». Le terme de
base, latin hospes, est un ancien compose. L'analyse des
elements qui Ie composent permet d'eclairer deux notions
distinctes et qui finissent par se rejoindre : hospes repre
sente * hosti-pet-s. Le second membre pet- est en alter
nance avec pot- qui signifie « maitre », en sorte que hospes
signifierait proprement « Ie maitre de l'hote ». C'est une
designation un peu singuliere. Pour mieux la comprendre,
il f~ut analyser separement les deux elements potis et
hostis et etudier leurs connexions etymologiques.

Le terme * potis merite d'etre explique brievement en
propre. II se presente sous son aspect simple en sanskrit,
patih « maitre» et « epoux » et en grec p6sis « epoux »,
ou en composition, ainsi desp6tes.

En sanskrit, les deux specifications « maitre » et
« epoux » sont differenciees dans Ie meme theme * poti
par deux flexions differerttes; mais c'est la une distinc
tion qui re1eve de l'evolution propre du sanskrit. Quant
au grec p6sis, terme poetique pour « epoux », il se
trouve distance de desp6tes, OU Ie sens de « maitre de
maison » n'apparait plus; desp6tes, est seulement
un qualificatif de puissance avec son feminin dhpoina
« maitresse », qualificatif de majeste.

Ce terme grec desp6tes et son correspondant skr. dam"
pati~ font partie d'une serie de composes anciens qui
avaient pour premier element Ie nom d'une unite sociale
d'extension variable:

dam pati~ (maItre de maison)
viS " (maitre du clan)
;as " (maitre de la descendance).

. Outre desp6tes et dam pati~, Ie seul atteste dans plu
Sleurs langues est Ie compose qui est en sanskrit viS- patih,
en lituanien vel-pats, « chef de clan ». .

Eri latin, une grande famille etymologique s'organise
autour de ce mot * potis en forme libre ou en composition.
Outre hospes, il forme les adjectifs impos, compos « qui
n'est pas... » ou « qui est maitre de lui-meme, de
son esprit », et Ie verbe * potere dont i1 reste Ie parfait
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potui incorp~r~ dans Ie verbe qui signifie « pouvoir » .:
po~sum, ce~ul-cl forme de l'adjectif potis en emploi predi
catlf : potts sum, pate est, expression qui s'est reduite
a des formes simples: possum, potest.

To~t ceci est clair et i1 n'y aurait pas de probleme, Ie
s~ns ~tant constant! les formes superposables, si * potis
n avalt •pas about! en deux points de l'aire indo
europeenne a un sens tres different. En lituanien il fournit
l'adjectif pats « lui-meme » et aussi Ie substantif pats
« maitre » (en composition vel-pats). ParalleIement
s'es~ constitue en iranien. l'adjectif compose xVae-paiOya
«. Slen propre », « de SOl-meme », employe sans accep
tlon de personne, « de moi, de toi, de lui; qui appartient
en propre »; xVae est une forme iranienne du pronom
reflechi * swe, * se ancien, litteralement « de soi-meme »
et -pai8ya, un derive de l'ancien * poti-. Ces faits son;
~~en cannus, mais i~s meri.tent un examen attentif, pour
1Importance et la smgulartte du probleme qu'ils posent.
Dans quelles conditions un mot signifiant « maitre »
~eut-~ about.ir a ~ign.ifiel' l'identite? Le sens premier de

pottS est bIen definl et a une valeur forte : « maitre »,
d'ou. « epoux » dans la conjugalite, ou « chef » d'une
certaine unite sociale, maison, clan, tribu. Mais Ie sens
de « soi-meme » est bien atteste aussi. lei, Ie hittite est
venu apporter une donnee importante. On n'y trouve pas
de forme qui reponde a * potis, adjectif au substantif :
asi haute date qu'il apparaisse, Ie hittite a un vocabulaire
deja transforme d'une fa~on considerable; maintes notions
portent des designations nouvelles. Le fait interessant est
que Ie hittite possede une particu1e enclitique, -pet (-pit),
d~nt l~ sens est « precisement, (lui) meme » particu1e
d'ldentlte renvoyant al'objet dont i1 a ete question. Voici
un exemple :

« Si un esc1ave s'enfuit
et que dans un pays ennemi i1 s'en va
celui qui l'emporte pour Ie ramener '
c e 1u i-I a peut Ie prendre.» '

takku IR-is huwai
nas kururi KURe paizzi
kuisan' EGIR-pa uwatezzi
nanzan a p ii s pit dai
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Dans ce demonstratif apaf-pit, « ceIui-la predsement,
celui-la meme », la particu1e -pit etablit un rapport d'iden
tite. Elle a d'ailleurs la meme fonction avec un demons
tratif un substanti£, Un verbe meme. II est evident que
l'emploi de cette particule repond au sens du * potis
d'identite en Iituanien et en iranien.

Une fois Ie sens, la forme et l'emploi fixes dans ces
langues, on decouvr~ aiIIeurs d'autres f?rmes. qui s'y. jO!
gnent selon toute vraisemblance. La parttcule lit. pat Signt
fie « justement, predsement », comme Ie hittite -pet. On
y comparera lat. utpote dont l'analyse est.a rectifier.. II ne
signme pas etymologiquement « comme tl est possIble »
(avec Ie pote de pote est), mais « en tant que precisement »
avec pote marquant l'identite; utpote identifie fortement
l'action a son auteur, Ie predicat a celui qui l'assume. On
comptera aussi la postposition latine -pte dans suopte
(Festus : suopte pro suo ipsius) , « Ie sien propre,
Ie sien de celui-la meme » ; peut,etre encore, mais moins
certainement, Ie mysterieux -pse de ipse? En tout cas,
a nous bomer aux deux faits latins et au lituanien
pat. nous constatons la survivance d'un emploi de * pot
pour marquer la personne meme, lui rapporter la posses:
sion d'un predicat enonce dans la phrase. Des lors, ce QUI

etait considere comme un emploi isole devient un indice
important et nous revele la signification propre de potis
Autant il est difficile de concevoir commept un mot desi
gnant « Ie mattre » a pu s'affaiblir jusqu'a signifier « lui
meme »autant on comprend comment un adiectif mar
quant l'identite de la p~rsonne, signifiant « lui-meme »
a pu assumer Ie sens propre de « maitre ». Ce processus)
qui eclaire la forma'tion d'un concept d'institution, se
verme ailleurs ; plusieurs langues arrivent a designer « Ie
maitre» par un terme sign!fiant « lui (soi)-meme ». Dans
Ie latin parle, chez Plaute, ipsissimus indique « Ie mattre,
(la mahresse), Ie patron », Ie (personnage) lu;"meme, Ie
seul qui soit important. En rosse, dans la bouche d'un
paysan, sam « lui-meme » se refere au « seigneur ,..
Dans une communaute restreinte, mais importante, chez
les Pythagoridens, autos epha (cxv'to~ fq>cx) « ill'a dit lui
meme » specmait par aut6s Ie « mmtre » par excel
lence, Pythagore, et la formule etait employee pour un
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dit authentique. En danois, han sNlv « er selbst » a la
meme signification.

Pour qu'un adjectif signifiant « soi-meme » s'amplifie
jusqu'au sens de « maitre », une condition est necessaire :
un cercle ferme de personnes, subordonne aun personnage
central qui assume la personnaIite, l'identite complete du
groupe au point de la resumer en lui-meme· a lui sew
it l'incarne. "

C'est bien ~e qui se produit dans Ie compose * dem
potU)- « maitre de maison ». Le role du personnage ainsi
nomme n'est pas d'exercer un commandement, mais d'as
sumer une representation qui lui donne autorite sur l'en
semble familial, avec lequel il s'identme.

Un verbe derive de *poti- comme skr. patyate, lat.
potior « avoir pouvoir sur quelque chose, disposer de
quelque chose » marque deja l'apparition du sens de
« pouvoir ». On y comparera Ie verbe latin possidere,
« posseder », issu de * pot-sedere qui decrit Ie « posses
seur » comme celui qui est etabli sur la chose; l'image
a passe dans l'allemand besitzen,. puis, en latin encore
l'adjectif compos, « qui est maitre, qui dispose de lui~
meme ». La notion de « pouvoir » (theorique) est aIors
cons!itu~e et elle re~oit sa forme verbaIe de l'expression
predicative pote est contractee en potest qui engendre 1&.
coniugaison possum, po/est « je suis capable, je peux » (1).

II vaut la peine de s'arreter un moment sur un fait sin
~ier : en face de skr. dam pati et de gr. desp6tes, Ie
latl? a forme sur Ie meme radical un terme equivalent,
malS par un procede different : c'est dominus, derive
secondaire qui entre dans une serie de designations de
«. ch7fs ». Ainsi tribunus « chef de la tribu », en gotique
k/~dtns < * genti-nos « chef de la gens »; * druhttns
(vteux-haut-allemand truhtin) « chef de l'escorte ».PIU
dans < * teuta-nos « roi », « chef du peuple ». Ce'pro
cede morphologique consistant a suffixer par * -nos Ie
nom d'une unite sodale a fourni en latin et en germanique

(1) Pour I'etude semanti9ue de ·pot(i)-, on pourra se reporter i none
artIcle « Probl~mes semantlques de Is reconstruction» Word X nOO 2-J
1954.(et Problemes de linguistique g~nerale, Gallimard, 1966,' pp. JOi
et SUIV.).
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les denominations des chefs de groupements politiques
ou militaires.

Ainsi, par des voies independantes, les deux series se
rejoignent : ici par un suffixe, III par un compose, on a
designe Ie maitre apartir de l'unite sodale qu'il represente.

II y a lieu maintenant de revenir au compose qui a
provoque cette analyse, hospes, pour en etudier cette
fois Ie terme initial, hostis. Dans les termes communs au
vocabulaire prehistorique des langues de l'Europe, celui-ci
a un interet particulier : hostis du latin repond au gasts
du gotique et au gost't du vieux slave, qui a en outre
gos-pod't « maitre », forme comme hospes.

Mais Ie sens de got. gasts, v, sl. gost't est « hote », celui
de latin hostis « ennemi ». Pour expliquer Ie rapport
entre « hote » et « ennemi », on admet en general que
l'un ·et l'autre derivent du sens de « etranger » qui est
encore atteste en latin; d'oll « etranger favorable ~ hote »
et « etranger hostile ~ ennemi ».

A vrai dire « etranger, ennemi, hote », ce sont III des
notions globales et assez sommaires qui demandent a etre
precisees, interpretees, dans leur contexte historique et
social. En premier lieu, on doit serrer la signification de
hostis. On y est aide par les auteurs latins eux-memes
qui fournissent une serie de mots de meme famille et aussi
des emplois instructifs du terme hostis. Celui-ci conserve
sa valeur archaique de « etranger » dans la loi des Douze
Tables. Temoin ce texte : « aduersus hostem aeterna auc
toritas est{o) » dont aucun mot, ~. l'exception du verbe
etre, n'est employe avec Ie sens qu'il a en latin classique.
II faut entendre : « vis-a-vis d'un etranger, la revendi
cation en propriete doit demeurer eternellement », elle
ne s'abolit jamais quand c'est contre un etranger qu'elle
est introduite. Du mot hostis lui-meme, Festus dit :
eius enim generis ab antiquis hostes appellabantur quod
erant pari iure cum populo Romano, atque hostire pone
batur pro aequare. « On les appelait hostes parce qu'ils
etaient de meme droit que Ie peuple romain, et on disait
hostire pour aequare. » II ressort de cette notice que
hostis n'est ni l'etranger ni l'ennemi. II faut proceder de
l'equivalence hostire = aequare, d'oll redhostire glose par

92

.l

L 'HOSPITALITB

« refere gratiam » chez Festus. Ce sens de hostire est
encore .atteste chez Plaute : Promitto hostire contra ut
meruerz;.. « Je te ~romets un service reciproque, comme
tu Ie. mentes. » (Asm. 377). II se trouve dans Ie substantif
h?stzm.entum glos~ « bene/icii pensatio, compensation d'un
blenf~t » et aUSSI « aequamentum, egalisation ». D'une
technIque. plus spec~alisee reley~ hostus, terme archaique
de la langue des agnculteurs, cIte et explique chez Varron
R. .R.. 1, 24, 3 : hostum vocant quod ex uno facto olei
refzcztur « on appelle hostus ce qui est obtenu d'huile en
une s~ule operation de pressurage ». En quelque sorte Ie
prodUIt comme contrepartie. Un autre terme technique
~st kostorium, bato~ pour egaliser Ie boisseau de fa~on
a lu~ assurer u~ mveau constant. Le vieux pantheon
romam, selon samt Augustin, connaissait une Dea Hosti
tina qui avait pour tache d'egaliser les epis ou de faire
que l~ travail a~compli fut exactement compense par Ie
prodUIt de la recolte. Enfin, un mot tres connu hostia
s~ r~ttache. ala meme famille : i1 designe propre~ent « l~
vlctlme qUI sert acompenser la colere des dieux » . done
une offrande de rachat, ce qui distingue hostia de ~ictima
dans Ie rituel romain.

C'est un fait frappant que dans aucun de ces mots
a ~art hostis". n:apparalt la noti?n ?'hostilite. Noms pri~
matres ou derIves, verbes ou adJectifs termes anciens de
la langue religieuse ou de la langue ~ale, tous attestent
ou confi:m~nt que Ie sens premier est aequare, « com
penser, egalIser ».

Comment hostis meme s'y rattache-t-il? Cela ressort
?e la definition precitee de Festus : « quod erant pari
lure cum populo Romano. » Par la se deb.nit la relation
de hostzs et hostire : « les hostes etaient de meme droit
q~e, les Rom~s., » Un hostis n'est pas un etranger en
~en:ral. A la dl~erence du peregrinus qui habite hors des
limites ~u terrltoire,. hostis est « l'etranger, en tant
qu'o~ lUI reconnait des droits egaux a ceux des citoyens
roma!ns ». Cette re;~nnai~s~ce de droits implique un
certam rapport de reclproclte, suppose une convention :
n'est pas dit hostis quiconque n'est pas romain. Un lien
d:egalite et de reciprocit~ est etabli entre cet etranger et Ie
Cltoyen de Rome, ce qUI peut conduire ala notion precise

93



LE VOCABULAIRE DES INSTITUTIONS INDO-EUROPEENNES

d'hospitalite. En partant de cette representation, hostis
signifiera « celui qui est en relations de compensation » ;
ce qui est bien Ie fondement de l'institution d'hospitalite.
Ce type de relations entre individus ou groupes ne peut
manquer d'evoquer Ia notion du potlatch, si bien decrite
et interpretee par Marcel Mauss dans son memoire sur
« Ie Don, forme primitive de l'echange », Annee socio
logique, 1924. Ce systeme, connu chez les populations
indiennes du Nord-Ouest de l'Amerique, consiste en une
suite de dons et contre-dons, un don creant toujours
au partenaire 1'0bligation d'un don superieur, en vertu
d'une sorte de force contraignante. C'est a la fois une
fete, liee a des dates et des cultes ; un phenomene econo
mique en tant que circulation des richesses ; un lien entre
les familIes, les tribus et meme leurs descendants.

L'hospitalite s'edaire par reference au potlatch dont
e11e est une forme attenuee. Elle est fondee sur l'idee
qu'un homme est lie a un autre (hostis a toujours une
valeur reciproque) par l'obligation de compenser une cer
taine prestation dont il a ete benefidaire.

La meme institution existe dans Ie monde grec sous un
autre nom: xenos (~EVO<;) indique des relations du meme
type entre hommes lies par un pacte qui implique des
obligations predses s'etendant aussi aux descendants. La
xenia (~EvLa), placee sous la protection de Zeus Xenios,
compoI"te echange de dons entre les contractants qui deda
rent leur intention de lier leurs descendants par ce pacte.
Ainsi font les rois aussi bien que les hommes prives :
« (Polycrate.) avait coneIu une xenia (avec Amasis) et ils
s'etaient l'un a l'autre envoye des presents » ~EVL'l1V

<TvvEB1}xa'to (verbe de pacte) 1tE!J.1tWV owpa xaL oEx6!J.EVO<;
liA.A.a '!tap' lXELVbu (Herodote III, 39). Mauss (Revue deJ
Etudes grecques, 1921) trouve un exemple de la meme
institution chez les Thraces. Xenophon veut condure des
arrangements pour Ie ravitaillement de l'armee ; un conseil
ler du roi lui dit que s'il veut demeurer en Thrace et avoir
de grandes richesses, il n'a qu'a faire des dons au roi
Seuthes et celui-ci lui rendra davantage (Anabase VII, 3 ;
X, 10). Thucydide (II, 97) donne Ie meme temoignage au
sujet d'un autre roi thrace, Sitalkes : pour lui il est plus
honteux de ne pas donner quand on est sollicite de Ie
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fair: 9~e ?e ne pas recevoir lorsqu'on a demande. Dans
Ia ClviIfsatIOn t~ac~ qui semble avoir ete assez archaique,
ce systeme ct'obliga~IOn c.onservait encore une grande force.
. Une d~s expreSSIOns mdo-europeennes de cette. institu

tIOn est Juste~ent Ie terme latin hostis, avec ses corres
~ondan~~ g?tlq.ue gasts et slave gospod't. A date histo
rIque! 11!lstltutlon avait perdu de sa force dans Ie monde
romam : e~e suppose un type de relations qui n'etait
pIu~, ~ompa.tlble av~c Ie regime etabli. Quand l'ancienne
SOCIete devlent natIOn, les relations d'homme a homme
~e clan a clan, s'abolissent; seule subsiste la distinc~
tlon de ce qui est interieur ou exterieur a la ciuitas.
Par .u~ chang~ent dont nous ne connaissons pas les
condit~ons prcCl,ses, Ie mot hostis a pris une acception
« hostile» ,et desormais ne s'applique qu'a l' « ennemi ».

En consequen~e,,la noti?n d'hospitalite a etc exprimee
par ,un t~rme different ou subsiste neanrnoins l'ancien
h.ostts, malS compose avec * pot(i)s : c'est hospes < * hos
ttpe/ot-s. En grec, l'hote (r~) est Ie xenos et ceIui qui
re~o~t Ie xenod6khos (~Evoo6xo<;). En sanskrit, atithi
« h?te (re~) » a pour correlat atithi-pati « celui qui
re~o~t » :.Ia fo~mation est paralleIe acelle du latin hospes.
Celw qw r~o1t n'est pas Ie « maitre » de son hote'
c,o~e on l'a VU, -pot- n'a p~s Ie sens de « maitre » A
1o:lgIne. Un~, au~e preuve en est Ie gotique brup-/aps
« Jeune marIe, VU!J.q>LO<; » dont l'equivalent est Brauti
gam. On a cree sur brup ~ jeune m.~riee » Ia designation
correspondante pour Ie « Jeune marIe », soit avec * potis
comme dans got. brup-/aps, soit avec guma « homme »
comme dans all. Brautigam.

La form~tion de * ghosti- (hostis) attire l'attention :
ce sembI~ etr~ un mot abstrait en -ti qui serait devc;nu
une qu~catlon personnelle. Tous Ies anciens composes
~ :pott- ont en effet au premier element un mot general,
deslgnant u~ groupe : ainsi * dems-poti, ;as-patio On
comprend mleux,.alors I~ sens litteral de * ghosti-pets,
hosfes,. c~mme 1mc~rn~tl~n de l'hospitalite. On rejoin
dral~ ~Sl, I~ s~ns defini Cl-clessus pour potis.
, Amsl, 1~lstoire de hostis resume Ie changement qui

s est proclwt dans Ies institutions romaines. De meme
xenos, si caracterise comme « hote » chez Homere, est
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mine une « communaute », un ensemble d'hommes unis
par ce lien de reciprQcite.

Ainsi, ce mecanisme complexe de dons qui appellent
des contre-dons par une espece de force contraignante a
une expression de plus dans les termes derives de la
racine * mei-, comme munus. Si l'on n'avait pas Ie modele
de l'instit,ution, il serait difficile de saisir Ie sens des termes
qui s'y rapportent, car c'est dans une notion precise et
technique que ces termes retrouvent leur unite et leurs
relations propres.

Une question se pose alors : n'y a-t-ilpas une expres
sion simple pour « donner », pour un don qui n'appelle
pas un contre-don ? La reponse est deja acquise. Elle res
sort deja d'un developpement anterieur : il existe une
racine indo-europeenne, celIe de lat. do, donum, gr. d~ron.

Assurement on a vu ci-dessus (p. 81) que la prehistoire
etymologique de * do- n'est pas simple et que des donnees
en apparence contradictoiress'y; croisent. Neanmoins a
date historique la notion de « donner» est partout attachee
en propre aux formes de * do-, et dans chacune des
langues (sauf en hittite) elle se constitue en formations
paralleles. Si en grec Ie terme doron n'indique pas en
lui-meme et de maniere univoque Ie « don» sans retour,
Ie sens de l'adverbe domin « gratuitement, pour rien »
est la pour garantir que Ie « don » est bien don desin
teresse.

II faut mentionner, en outre, les formes tirees d'une
autre racine, peu connue et peu representee, qu'il £aut
restaurer dans son importance et son antiquite; c'est la
racine * ai-. En est derive Ie verbe ai-ts~ « donner »
en tokharien, aussi bien que hittite pai- (forme du
preverbe pe- + ai-) « donner ». Le gree en a garde la
forme nominale alsa (aLO"a) « lot, part ». En osque, un
abstrait * ai-ti- « part » est atteste par Ie genitif singulier
aeteis, qui correspond pour Ie sens au genitif latin partis.
Enfin I'onomastique illyrienne nous fournit Ie nom propre
Aetor qui est Ie nom d'agent de cette meme racine ai-.
Voila Ie point de depart d'une nouvelle expression pour
« donner » con~u comme « assigner une part ».

Revenant aux termes de la famille etymologique qui
est representee en latin par munus et immunis, com-
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devenu plus tard simplement 1'« etranger », Ie non
national. Dans Ie droit attique, il y a une grapM xenias,
poursuite contre un « etranger » qui veut se faire passer
pour un « citoyen ». Mais .xenos n:est pas aIle au sens
d' « ennemi » comme hostls en lattn.

I.e mecanisme semantique deerit pour hostis a un paral
leIe dans un autre ordre d'idees et une autre sene de
termes. II s'agit de ceux qui sont tires de la racine * mei-,
« echanger », skr. ni-mayate « il echan~e », et
principalement du terme latin munus « * mot~nos : ef.
la forme archaique moenus). Ce mot est caractense par Ie
suffixe ones dont Meillet (Mem. Soc. Ling. t. XVII) a
etudie la valeur dans pignus, /acinus, funus, fenu~, tous
mots qui, comme munus, se referent a ~e. notlon de
caractere social; d. aussi skr. rek-na~ « herItage » etc.
En dIet munus a Ie sens de « devoir, charge o£fi
cielle ». II a forme des derives adjectifs : munis, immunis,
communis. Ce dernier a un parallele en gotique : ga-mains
« gemein ».

Mais comment assoder la notion de « charge» qu'ex
prime munus et celIe d' « echange » que la racine indique ?
Festus nous met sur la voie en definissant munus comme
« donum quod officii causaJdatur ». On designe en efIet
par munus, dans les charges du magistrat, les spectacles
et les }eux. La notion d'« echange » est impliquee par
lao En nommant quelqu'un magistrat, on lui donne avan
tages et honneur. Cela l'obli~e en retour a .des. contre
prestations, sous forme de depenses en partlculle: pour
les spectacles, justifiant ainsi cette « charge officielle »
comme « echange ~>. On comprend mieux alors l'alliance
gratus et munis (Plaute, Mere. 105) et Ie sens archai
que de immunis comme « ingratus », c'est-a-dire :
qui ne rend pas Ie bienfait re~. Si munus est un don
qui oblige a un echange, immunis est celui qui ne remplit
pas cette obligation de restituer. Ceci est confirme en
celtique par l'irlandais moin (main) « objets precieux »,
dag-moini « les dons, les bienfaits ». Par suite, communis
ne signifie pas « qui partage les charges », mais proprement
« qui a en commun des munia ». Or, quand ce systeme de
compensation joue a l'interieur d'un meme cerc1e, il deter-
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munis, nous releverons en indo-ii-anien un derive qui a
une importance considerable, et une formation singuliere.
C'est une personnification divine, Ie dieu indo-iranien
Mitra, forme de * mei- sous forme reduite, avec Ie suf
fixe -tra- qui sert generalement pour des noms neutres
d'instruments. En vedique, mitra- est de deux genres,
masculin comme nom du dieu, neutre au sens d' « amitie,
contrat ». Meillet, dans un article celebre (Journal Asia
tique, 1907) a defini Mitra comme une force sociale divi
nisee, comme Ie contrat personnifie. Mais 1'« amitie »,
Ie « contrat » peuvent se preciser dans Ie contexte OU
nous les repla~ons : il s'agit non pas de 1'amitie senti
mentale, mais du contrat en tant qu'il repose sur un
echange. Pour nous representer ces notions telles qu'une
societe ancienne les pratiquait et les vivait, reportons-nous
a une scene homerique qui en donne une illustration
qu'on pourrait dire « sociologique ». II s'agit d'un epi
sode celebre du chant VI de 1'Iliade, vers 120-236 (cites
dans la traduction Mazon).

Glaucos et Diomede, face a face, et cherchant a se
reconnaitre, decouvrent que leurs peres ont ete lies par
des liens d'hospitalite (174). Diomede se definit alors a
1'egard de Glaucos :

« Oui, tu es pour moi un hote (xe1nos) hereditaire et
depuis longtemps (215) .., ainsi je suis ton hote au creur
de 1'Argolide et tu es Ie mien en Lycie, Ie jour OU j'irai
jusqu'en ce pays. Evitons des lors tous deux la javeline
l'un de l'autre (224-226)... Troquonsplutot nos armes,
afin que tous sachent ici que nous nous Battons d'etre
des hotes hereditaires » (230-231).

Cette situation donne a chacun des contractants des
droits plus forts que l'interet commun, national; droits
qui sont dans leur principe hereditaires, mais qu'il con
vient de renouveler periodiquement au moyen de dons
et d'echanges pour qu'ils demeurent personnels : c'est
pourquoi les partenaires proposent d'echanger leurs
armes. « Ayant ainsi parle, ils sautent de leurs chars, se
prennent les mains, engagent leur foL Mais, a ce moment
Ia Zeus ... ravit a Glaucos sa raison, puisqu'en troquant
ses armes avec Diomede... illui donne de 1'or en echange

98

L'HOSPITALITB

de bronze, la valeur de cent breufs en echange de neuf! »
(232-236).

Ainsi 1'aede voit la un marche de dupes; en realite,
l'inegalite de valeur entre les dons est voulue : l'un offre
des armes de bronze, l'autre rend des armes d'or; l'un
offre la valeur de neuf breufs, l'autre se sent tenu a rendre
la valeur. de cent breufs.

Cet episode est propre a evoquer les representations
qui accompagnent dans cette societe Ie type d'engage
ment que nous appelons « contrat », et a restituer dans
sa valeur propre un terme comme skr. mitra-. Tel est ce
mitra- entre Diomede et Glaucos, echange liant et contrai
gnant; cela eclaire aussi 1'analyse formelle du terme. Ce
suffixe -tra- peut former un nom d'agent comme un nom
d'instrument, Ie genre grammatical variant selon que 1'ac
tion est 1'reuvre d'un instrument ou d'un homme : de la,
a cote"du neutre mitram, Ie masculin mitras. On pourrait
interroger la mythologie, rechercher dans Ie role de Mitra
Ie souvenir de son origine etymologique. Mais d'abord il
faut elargir l'inventaire des notions formees a partir de
la meme racine et qui s'apparentent a celles que nous
etudions.

Tres voisine de * mei- est une forme * mei-t- suffixee
en -to, qui apparait dans Ie verbe latin muta « changer »,
« echanger ». On en precisera la signification en y com
parant l'adjectif mutuus « reciproque, de l'un a 1'autre ».
II faut considerer en outre un emploi particulier de l'ad
jectif : mutua pecunia « argent prete ou emprunte »
ainsi que Ie verbe derive de l'adjectif en cet emploi :
mutuiire « eIllPrunter », c'est-a-dire prendre de l'argent
a charge de Ie rendre. Le « pret » et 1'« emprunt »
entrent ainsi a leur tour dans Ie cycle de 1'echange. Ce
n'est pas tout. L'« echange » voisine ici aussi avec Ie
« don ». A la forme latine muta, mutuus, Ie gotique
repond par maidjan « echanger » ; or, Ie substanti£ derive
maipms (de * mait-mo-) traduit gr. d~ron « don », mais
dans un passage OU il implique reprise et en quelque
maniere « echange ».

Les autres derives se repartissent en deux categories
distinctes :

1) Les uns se specialisent, tel skr. mithu- « faux, men-
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songer ». Comme en latin dans mUlo, la notion de « chan
ger » en general conduit it celIe d'« alterer »; quand
on dit de quelqu'un qu'il a change, c'est rarement it son
avantage.

2) Mais une serle d'autres derives garde la significa
tion propre, notamment en iranien; ainsi avestique mia
wara- « en paire, apparie »; maeaman- < * mei+m~n
« appariement ». Un developpement de caractere SOCIal
donne it maeaman-Ie sens de« mutualite » qui conduit it la
designation de 1'« hote » en iranien moyen et moderne
par mehman < * maeamanam (accusatif), ce qui par un
long detour nous ramene it notre point de depart. Une
fois encore nous aboutissons it definir 1'« hote » par la
notion de mutualite et les liens de reciprocite. (1)

II y a un autre nom de I'hote en iranien moderne :
erman, dont la forme ancienne est attestee dans aryaman
« ami intime », terme bien connu en indo-iranien. C'est
aussi une figuration mythologique, Ie nom d'un dieu. Arya
man est Ie dieu de l'hospitalite. Dans Ie Rig Veda comme
dans l'Atharva, il est specialement associe au mariage.

De quelque maniere qu'on interprete l'eIement de for
mation -man (ce doit etre une forme nominale), Ie nom
du dieu Aryaman se rattache au terme arya. On verra
dans la suite de cet ouvrage qu'arya est la designation
commune et reciproque par laquelle les membres d'une
communaute se designent eux-memes; c'est Ie nom de
I'homme de meme langue, de meme race. On comprend
des lors qu'Aryaman ait po~r fonction d'admettre des
individus par Ie truchement du mariage au sein d'une
communaute exogamique dite aryenne : c'est une sorte
d'hospitalite interieure, d'alliance tribale. Aryaman
intervient quand une femme prise hors du clan est intro
duite pour la premiere fois comme epouse au sein de
sa nouvelle famille.

Diverses sont les acceptions OU aryaman s'est fixe ulte
rieurement. On a cite plus haut persan erman « hote ».
Dans la langue des Ossetes, peuple iranien enclave dans
Ie Caucase et dont les institutions et Ie vocabulaire sont

(1) Sur Ia racine *mei-, voir notre article « Don et echange... » deja
cite plus haut.
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tres archaiques, Ie mot timan signifie « ami » ; or, timan
represente phonetiquement aryaman. Ces liens de proxi
mite, d'amitie familiale, tribale, se definissent it nouveau
dans chaque langue it mesure que la terminologie se fixe
ou evolue.

Ainsi, des termes tres differents les uns des autres rame
nent au meme probleme : celui des institutions d'accueil
et de reciprocite grace auxquelles les hommes d'un peuple
trouvent hospitalite chez un autre et les societes pratiquent
alliances et echanges. Nous avons constate une relation
profonde entre ces formes institutionnelles, et la recur
rence des memes notions sous les denominations parfois
renouveIees.
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chapitre 8
Ia fidelite personnelle

Sommaire. - Pour Osthoff, Eiche und Treue (1901), Ie groupe
de l'all. treu est apparente au nom indo-europeen du ch&1e,
gr. drus : etre fidele, c'est etre ferme comme Ie ch&1e. On
montre que si Ia parente existe bien, Ia filiation est inverse :
Is racine commune signifie « etre ferme » - et l'adjeetif designe
« l'arbre », litt. « Ie resistant, Ie solide » (Ie sens de « chene »
est limite a une epoque du gree et ne saurait etre reporte a
celle de l'unite indo-europeenne).

Entre germ. *drauhti· (got. ga-drauhts « soldat ») et *drauhti·
no- (v. is!. drottin « chef, seigneur »), Ies mots apparenres du
slave et du baltique, qui signifient « l'ami, Ie compagnon »,
permettent d'etablir Ie lien, connu par ailleurs (dans dominus,
tribunus, etc.), entre un terme nominal et son derive en ·no- :
*drauhti· est un colleetif designant Ia « compagnie » (au sens
militaire, telle que nous la Merit Tacite, Germ. 13) et drauhtino·,
Ie princeps qui y incame l'autorite.

Eclaire a Ia fois par les Iegendes germaniques relatives a
Odin Herjan et par Tacite Germ. 43, got. har;;s (all. Heer)
apparait comme Ie nom d'un groupe de mascarade reuni occasion.
nellement pour des expeditions devastatrices. (Quoique gr.
koiranos puisse correspondre formellement a herjan, Ie sens qui
ressort de ses emplois hometiques invite a ecarter Ie rapproche
ment que suggere Is forme).

Lat. fides preserve une valeur tres ancienne - affaiblie et
simpIifiee dans Ies autres langues ou Ia racine *bheidh est repre
sentee, et, du reste, aIteree en latin meme a partir d'une certaine
epoque - non pas celle de « confiance », mais celIe de « qualite
propre d'un etre qui lui attire Ia confiance et s'exerce sous
forme d'autorite protectrice sur qui se fie en lui •. Cette
notion etant tres voisine de celIe de *kred- (etudiee ci-dessous
ch. 15), on comprend qu'en latin fides ait ete de tout temps
Ie substantif correspondant a credo.

Les termes etudies jusqu'a maintenant se rapportent
tous aux relations d'homme a homme, en particulier a la
notion d'« hospitalite ». Dans cette perspective a la fois
personnelle et institutionneIle, on considerera maintenant,
al'interieur d'un groupe de langues particulier, mais avec
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des references au vocabulaire indo-europeen commun, la
notion de fidelite personnelle : c'est-a-dire la liaison qui
s'etablit entre un homme qui detient l'autorite et ce1ui
qui lui est soumis par un engagement personnel. Cette
« foi » donne lieu aune institution qui est ancienne dans
Ie monde indo-europeen occidental et qui trouve son plein
relief dans Ie monde germanique.

I

Sa designation apparait dans un terme represente
aujourd'hui par l'allemand Treue et qui est bien atteste
dans tous les dialectes germaniques : en gotique, par Ie
verbe (ga- )trauan qui traduit 1tE1tOLOEVaL « avoir foi .», Ie
substantif trauains, 1tE1toilh}O'Lt; « confiance », trua en Islan
dais, truan en anglo-saxon (allemand trauen),. forme~ der~
vees d'un theme de substantif * truwa,. lslandals tru
« respect, foi accordee », d'oll derive isl. trur « fidele »..
Le nom d'action tire de cette racine a connu un grand
developpement et s'est maintenu longtemps d~s Ie voca:
bulaire germanique : got. trausti « pacte, allIance » qu~
traduit oL(01)XT) ; isl. traustr « de confiance, sur, loyal ».

De la derivent des formes modernes dont les unes
designent Ie pacte d'alliance, l'accord, la foi juree, tandis
que d'autres, verbes et substantifs, ont Ie sens de « donner
confiance, rassurer, consoler » : d'une part Ie groupe
represente par l'anglais trust « (avoir) confiance » et
d'autre part Ie groupe represente par l'allernand trosten
« consoler ». Ces notions morales se rattachent claire
ment a une institution. Dans Ie vocabulaire feodal ger
manique latinise, trustis designe Ie lien de fidelite et aussi
ceux qui se sont ainsi engages et qui forment la suite
d'un personnage. Du substantif v. h. a. Traue est issu Ie
fran~ais treve.

La diversite des formes germaniques montre la com
plexite de cette representation qui aooutit a des term:s
aussi differencies que Ie sont all. Treue, trauen « aVOir
confiance », Trost «consolation », angl. trust « con
fiance », true « vrai », truce « treve, pacte ». rIs ont une
meme origine dans une racine germanique * dreu- d'oll
sont tires un abstrait germ. * drou-sto- (v. isl. traust
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« confiance », all. Trost « consolation ») un derive
* draust-yo- (got. trausti « pacte ») et un adjectif * dreu
wo- (got. triggws « fidele », all. treu).

Ce groupe de mots fut etudie par l'etymologiste H. Ost
hoff dans ses Etymologica Parerga (1901), ensemble d'etu
des etymologiques diverses dont un chapitre s'intitule :
« Eiche tlOd Treue ». Ce titre etrange resume la substance
d'une demonstration tres etendue (une centaine de pages)
qui part de cette famille de mots pour la relier a un pro
totype indo-europeen qui serait Ie nom du « chene ».
La base formelle du raisonnement est un rapprochement
de i.-e. * dreu-wo avec gr. drus (oPVt;) « chene ». Osthoff
considere que Ie « chene », arbre dur et resistant par
excellence, a ete Ie symbole des qualites dont l'expres
sion la plus abstraite se marque dans ce groupe de mots,
sous la notion de « fidelite ». On aurait donc dans Ie
« chene » l'image premiere de la « fidelite » institu
tionnelle. Cette demonstration a trouve place dans les
dictionnaires etymologiques. II importe aujourd'hui d'en
verifier les fondements. Toute reconstruction etymolo
gique doit tenir Ie plus grand compte de la repartition
dialectale des formes et des relations qui s'en degagent
pour Ie classement des significations. Or, on peut montrer
que l'etude d'Osthoff fausse completement toute l'his
toire de ces termes; Ie rapport veritable des faits s'y
trouve fnverse.

En effet, si Osthoff a raison, Ie nom du chene doit etre
indo-europeen commun; i1 doit avoir existe dans toutes
les langues et avec ce sens. On s'attend donc a trouver
en indo-europeen un terme primaire, de forme et de
sens constants, designant Ie « chene ». Ce n'est absolu
ment pas Ie cas : ce nom du « chene » apparait seulement
dans une langue et meme seulement aune certaine epoque
de cette langue. Avant toute discussion, une constatation
de fait s'impose : Ie chene est un arbre d'aire specifique.
Les Indo-Europeens n'ont pu Ie connaitre et Ie designer
d'un nom commun car i1 n'existe pas partout : i1 n'y a pas
de nom du chene en indo-iranien, et pour cause. C'est
un arbre de l'Europe centrale et seules les langues de
l'Europe centrale et orientale ont un ter01e pour Ie
denommer.
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Cette repartition lexicale correspond, semble-t-il, au
mouvement des peuples indo-europeens vers leurs sites
historiques. Tout nous indique - les faits historiques,
linguistiques, archeologiques - qu'il y a eu migration
de I'Est vers l'Ouest; et les peuples germaniques sont
parmi les derniers instalIes dans les regions qu'ils occu
pent. Cette migration s'est efIectuee en plusieurs etapes,
selon une route que nous pouvons jalonner, et elle a
abouti dans la region ou se trouve Ie chene; elle n'en
est certainement pas partie.

Ceci est confirme par I'examen des noms du chene. .La
forme indo-europeenne comporte deux etats * deIorw- et
* drew-, avec degre respectivement plein et reduit de la
racine et de l'eIement suffixal, conformement au scheme
bien etabli de la racine indo-europeenne : de la respecti
vement en grec d6ru (o6pu) et drus. On prendra
done ensemble, dans I'examen du sens, les formes qui
dependent de I'un et I'autre radical. Or on observe que Ie
radical * dreu- avec ses formes alternantes * dru-, * doru
designe seulement 1'« arbre » ; ainsi gotique triu traduit
grec xulon « arbre~ bois », et tel est Ie sens dans la gene
ralite des langues. II est facile de s'assurer que vieux
slave druva signifie « bois », que les formes indo-iraniennes
dru, daru, designent exclusivement l' « arbre », Ie « bois »,
Ie « vegetal ». L'adjectif de matiere avestique drvaena
comme I'adjectif gotique triweins qui y correspond s'ap
plique a un objet « en bois ». II y a eu en certaines lan
gues une difIerenciation secondaire entre les derives,
comme en vieux-slave entre drevo « arbre » (de * derwo-)
et druva « bois » (de druwo-).

Les formes grecques cint ici un interet particulier. Du
meme radical Ie grec a tire deux termes historiquement
distincts, mais evidemment apparentes : d6ru « (bois de)
lance » et dras « chene », qu'il faut considerer plus en
detail. Le sens premier de d6ru est « arbre, souche de
I'arbre »; ainsi, en Od. 6, 167, UIysse dit a Nausicaa :
« Je n'ai jamais vu sortir de terre un tel arbre (d6ru). »

C'est aussi Ie bois de construction des navires : o6pu
VJ)tov, la quille du bateau; puis, c'est Ie « bois » de la
lance, la hampe en frene : o6pu (Un.wov (II. 5, 666) ; enfin,
la « lance » meme en tant qu'elle est en bois. Autant
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de specifications du sens de « bois », tout comme en
fran~ais, bois peut se dire d'un lit, d'un orchestre, d'un
cerf.

D'autre part, dras n'a pas toujours designe en grec Ie
h" Le ' ,c ene. s anciens nous Ie disent en termes propres :

au_ tem~ignage cd'un scholiaste de I'Iliade (ad It 11, 86),
op~v btlA.OIJ\I ,.OL 1taA.aLot 1tiiv OEVOPOV « les anciens appe
latent dras n Importe quel arbre ». Coo est confirme par
l'usage meme des ecrivains; ainsi, Sophode Trach. 766
0fij~ 1t£ELpa « I'arbre resineux, Ie pin ». Le mot s'est spe
cIalIse de bonne heure : deja chez Romere, dras est Ie
chene, l' « arbre » par excellence, associe a certains cuItes,
t~ls. le~ chenes yrophetiques de Dodone. Mais cette spe
cIalIsatIOn est mtervenue au cours de I'histoire du grec
et a une epoque recente, puisqu'elle n'avait pas aboli Ie
souvenir d'un temps ou drus designait 1'« arbre » en
general, d'accord avec Ie temoignage de toutes les autres
langues ou Ie terme correspondant signifie « bois, arbre »
et non pas « chene ». D'ailleurs, en grec meme on
retrouve Ie sens originaire de drus dans Ie derive de d~uos
qui denomme des entites mythologiques, les dryades : c~
sont les nymphes qui resident dans les arbres et non spe
cialement dans les chenes.

II est une autre forme grecque qui se rattache encore
adras : c'est dendron (OEvOpOV), hom. dendreon (OEVOPEO'V)
« arbre », issu par dissimilation de * der-drewon forme
a redoublement relevant du type dit de redoublement
brise (comparer Ie latin cancer de * karkros, d. gr. kar
kInos).

lci encore Ie sens du radical est « bois arbre ». On
voit ainsi que tous les temoignages conver~ent et situent
dans une phase relativement recente du grec Ie passage
du terme dras, du sens ancien de « bois, arbre » acelui
de « chene ». II s'ensuit que la perspective d'OsthofI
doit etre exactement renversee. Le sens de «.chene »
est Ie terme ultime et limite au grec d'une evolution dont
I'etape intermediaire est « arbre » et qui doit proceder
d'une notion initiale telle que « etre ferme, solide ».
Nous trouvons un paraIleIe exact de cette evolution en
iranien moderne. Le nom persan de 1'« arbre » diraxt
iranien moyen draxt, est un ancien adjectif verbal draxta~
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(participe de drang-) qui signifie proprement « ce qui
est stable, ce qui est ferme » : Ie rapport est Ie meme
que celui du grec drus a * dreu-. .

On voit ainsi que la restriction de sens qui a conduit
de « arbre » a « chene » a dependu de conditions locales.
En fait elle ne s'est justement pas produite en germa
nique, OU * dreu- reste Ie nom de 1'« arbre » e~ gener~l

(got. triu, d. anglais tree), alors que pour « chene », II
y a un terme particulier * aik- (all. Eiche).

Nous pouvons maintenant reconstruire dans une autre
perspective Ie developpement des formes indo-europeennes.
De cette racine * dreu- viennent les adjectifs skr. dhruva
(Ie dh est secondaire, analogique; il tient la place d'un
d ancien), ir. druva- « solide, ferme, en bonne sante »;
avec su- initial, slave sudravu « saluus, sain »; en
baltique, lit. drutas « fort, solide » (d. pruss. druwis
« foi, garantie », druwit « croire, avoir foi »); en grec
meme (parler argien) dro(w)6n traduit par iskhur6n
« fort », selOn une glose d'Hesychius. C'est la tIn. deve
loppement OU s'insere naturellement toute la famIIle de
Treue (gotique triggws « fidele »).

Mais d'autre part * dreu- fournit aussi un adjectif * dru
« fort, resistant, dur » devenu Ie nom de « 1'arbre ».
II resulte de la que ces developpements lexicaux se pla
cent a des niveaux differents : Ie sens de « fidelite »,
propre au germanique, se relie directement a ce1ui de la
racine indo-europeenne, alors que ce1ui de « arbre » s'est
particularise de bonne heure et parfois, comme en grec,
subsiste seul.

On constate ici a plein la difference entre la signifi
cation et la designation et la distance qui peut les separer,
au point que souvent la designation ne laisse en rien pre
sumer de la signification si l'on ne dispose pas de reperes
lexicaux (l).

Les rapports de « foi », de « fidelite » ont d'autres
expressions, que nous considererons particulierement dans
les langues germaniques. L'une d'elles se presente ala fois

(1) Sur *doru-/*dreu-, voir notre· article « Problemes semantiques
de Ia reconstruction ,. deja cite.
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comme terme de noblesse et comme terme militaire. On
peut 1'etudier a partir du mot gotique ga-drauhts qui,
dans I'Evangile, traduit CT't'pa:t'Lw't'T)C; « soldat »; il est
compose du prefixe ga- indiquant communaute et d'un
derive en -ti du verbe driugan qui traduit CT't'pa.'t'EvE0"6a.L
« faire la guerre, aller en campagne ». De ce meme abs
trait drifuhti- est tire Ie present denominatif drauhtinof'.
« CT't'pa.'t'EvE0"6a.L » et Ie compose drauhti-wito jJ « CT't'pa.'t'ELa.,
combat », OU Ie second element signifie « regIe, Ioi ».
Hors du gotique, 1'abstrait prend en germanique un sens
un peu different : v. isl. drot et les formes correspon.
dantes dans les autres dialectes designent la « suite guer
riere », la « troupe »; ainsi vieil angh.is dryht, anglo.
saxon druht, vieux-haut-allemand truht. Particuliere
ment notable est Ie derive nominal de * druhti- ,. il fournit
a son tour une forme en -no- qui designe Ie « chef »,
Ie « seigneur» : v. isl. drottinn, v. angl. dryhten, v. h. a.
truhtin,. Ie feminin isl. drottning « reine » est encore
conserve dans les langues scandinaves.

Tel est cet ensemble germanique dont les relations
morphologiques apparaissent clairement : un substantif
abstrait got. drauhti- et un derive nominal, litteraIe
ment « celui qui a Ia meme drauhti- », pour designer Ie
« soldat » ; d'autre part, sur la base de 1'abstrait druhti-,
un autre derive en -no- « chef ». Voila les donnees a
situer dans un contexte semantique qui permette de les
eclairer.

Le sens propre de ces termes peut etre regagne par
l~ comparaison avec une langue voisine, Ie slave et, par
tlellement, Ie baltique. On aper<;oit alors que « troupe »,
« chef de la troupe », procedent d'un sens beaucoup plus
general : « ami ». En vieux slave et dans les Iangues
modernes drugu « cpO.oc; » ou « ha.~poc; » signifie « ami,
compagnon ». La notion de liaison, d'amitie est si forte
que l'adjectif - redouble - peut rendre Ia notion reci
proque de « l'un, l'autre » : russe drug druga. Meme sens
en lituanien OU draugas, avec un degre vocalique diffe
rent, signifie « ami, membre d'un couple, d'une paire » ;
de la l'abstrait drauge « amitie, compagnie, groupe
d'amis ». Le baltique utilise ce theme nominal dans une
fonction grammaticale, lit. drauge « avec ». Ainsi Ie com-
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pose vieux-prussien draugi-waldunen signifie « celui qui
partage I'heritage, qui est co-heritier, Mit-erbe ».

L'interet de cette confrontation entre Ie germanique,
Ie slave et Ie baltique est d'eelairer la signification propre
des mots germaniques. II s'agit de la notion de « com
pagnie », specifiee dans les conditions particulieres que
Ie germanique inclique : une amitie guerriere. Le vieux
slave en conserve une expression paralleIe, Ie terme col
lectif druiina « compagnons d'armee, CN-<T'tprx"t'~w'trx~ ».
Le terme gotique pour « soldat » ga-drauhts, !itt. « celui
qui a la meme * drauhti- », signifie donc « celui qui par
tage un compagnonnage, une amitie », entendus comme
termes collectifs, Ie groupe des gens qui sont lies par Ie
commun service de la guerre. Le mot abstrait drauhts
est Ie « compagnonnage guerrier »; drauhti-witop
« O"tprx"t'£Lrx » est Ie « combat » comme « regIe de la
* drauhti- ».

Considerons a present v. is!. drottinn et son groupe.
La forme germanique * druxti-naz, c'est-a-aire * drukti
nos, repond a un type de formation specifique : il s'agi~
de derives secondaires formes comme lat. dominus, qUi
designent ce1ui qui est a la tete d'un certain groupement
social. Dans les langues germaniques, ce type est repre
sente par plusieurs derives importants : gotique piudans
(de * teuta-nos) « roi, chef de la communaute », kindins
(de * genti-nos) « Ie chef de la gens », symetriques de
latin tribunus en face de tribus. En vieil-anglais dryhten
« seign~ur » (dans les textes chretiens « Ie Seigneur »)
represente * drukti-nos « chef de drukti ».

Ce type de relations caracterise la societe germanique
ancienne. On en trouve une illustration, independante
des termes que nous essayons d'interpreter et d'autant
plus precieuse, chez' Tacite, aux chapitres XIII et XIV
de la Germanie. L'historien decrit la maniere dont les
Germains combattent, comment ils se reunissent, s'orga
nisent en troupes, et les relations entre les troupes et
leur chef : « Dne naissance illustre ou les services eela
tants d'un pere donnent a quelques-uns Ie rang de prince
des la plus tendre jeunesse; les autres s'attachent a des
chefs dans la force de l'age et des longtemps eprouves ;
et ce role de compagnon n'a rien dont on puisse rougir.
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II a meme ses distinctions, regIees sur l'estime du prince
dont on forme la suite. II existe entre ces comites une
emulation singuliere a qui tiendra la premiere place aupres
de son prince; entre les princes, a qui aura Ie plus de
compagnons et les plus courageux » (trad. Burnouf). On
pense naturellement aux rapports entre Ie princeps et ses
comites·: Ie princeps s'appelle ici « dr?ttinn », les comites
des « gadrauhts ». Entre la description ,de l'historien et
l'analyse du voeabulaire, une certaine correlation s'etablit.

La formation de gadrauhts se repete ,en gotique dans
Ie synonyme gahlaiba « CN-cr"t'prx't~w"t'l}~, compagnons d'ar
mes, camarade », litteralement « qui partage Ie meme
pain ». II parait evident que entre got. ga-hlaiba et lat.
companio il y a une etroite relation; l'un des deux est
calque sur l'autre. C'est probablement gahlaiba qui est
l'original et companio 1'imitation.

Le nom de 1'« armee » est un terme commun aux
dialectes germaniques : got. harjis, v. is!. herr, v. h. a.
hari. II se rencontre deja plusieurs fois sous la forme
hari- dans les inscriptions runiques. On Ie trouve en
outre comme Hario·, Chario- dans des noms propres ger
maniques transmis par les auteurs classiques.

Ce terme a un correspondant en ceItique; la forme
harja coIncide exactement avec moyen irlandais cuire
< * koryo « armee ». Ceci est confirme par des noms
de peuples chez les Gaulois : les Vo-corii, Tri-corii, Petru
corii se denomment comme ayant deux, trois ou quatre
troupes, ils sont done constituespar une reunion de
groupes en nombre variable. lci aussi, Ie baltique sinon
Ie slave, a une forme correspondante : lituanien karias,
vieux prussien karjis « armee ».

II est possible que Ia comparaison s'etende au-dela
du monde occidental, s'il faut retenir comme apparente
Ie vieux-perse kara qui signifie, a certains endroits des
inscriptions achemenides, « Ie peuple », a d'autres « l'ar
mee » et denote donc « Ie peuple en armeS ». La cor
respondance dans ce cas est moins etroite ; Ie degre voca
lique est different : il y a une voyelle longue et ce n'est
pas une forme en * -yo. En outre kara-, qui se retrouve
dans Ie compose moy. perse karcar, persan karzar « com-
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bat », est isole et propre au dialecte perse; il n'y a pas
en indo-iranien de terme comparable.

On peut tenter de preciser la signification du terme en
germanique a l'aide d'une denomination de Ia mythologie
ancienne : v. is!. Rerjan, nom ou surnom du grand dieu
Odin. Ce nom est remarquable par sa formation meme ;
il ~partieilt au meme type de derives en -no- mentionne
ci-dessus a propos des noms du « chef» : Rerjan repose
sur * koryo-nos « chef de I'armee ». Le nom d'Odin
lui-meme, c'est-a-dire Wotan, est forme aussi de cette
maniere : * Woda-naz, « chef de la Woda », de Ia fureur
ou de l'armee furieuse.

Ainsi, dans ses deux noms Ie grand dieu est designi
comme chef d'un groupement : en tant qu'Odin, de cette
troupe furieuse qui exerce ses mefaits sous son nom, et
en tant que Rerjan, d'une troupe dont Ie nom IPytho
logique nous est egalement connu, les Ei'nherjar, les
guerriers morts qui habitent Ie Walhalla et combattent
sous ses ordres. Odin dans cette representation est Ie roi
des morts. Voila la troupe qu'il commande, celIe qui
constitue son propre Reer.

Comment combattent-ils ? II y a correspondance entre
les pratiques du Reer terrestre et celles de ce meme Reer
dans 1'au-dela; c'est Ie meme groupement, infernal ou
terrestre, ce sont Ies memes relations entre les membres
de ce groupe et son chef.

lci encore Tacite nous eclaire beaucoup sur Ie sens
des mots en question et Ie. texte a son tour rec;oit de ces
mots quelque clarte. Au chapitre XLIII de la Ger
mani~, il decrit 1'apparence que se donnent ces peuples
guerriers : « Ces hommes farouches, pour encherir encore
sur leur sauvage nature, empruntent Ie secours de 1'art
et du temps : ils noircissent leurs boucliers, se teignent
la peau, choisissent pour combattre la nuit la plus obscure.
L'horreur seule et I'ombre qui enveloppe cette lugubre
armee (leralis exercitus) repandent 1'epouvante : il n'est
pas d'ennemi qui soutienne cet aspect nouveau et pour
ainsi dire infernal,. car dans tout combat les yeux sont
les premiers vaincus. » (trad. Burnouf). Quel est ce
peuple? Ce sont les Rarii. Tacite presente ici ce qu'on
a appele plus tard * Wuotanes heri (all. wutendes Reer),

112

LA FIDELITE PERSONNBLLE

1'« armee furieuse » ou « armee de Wotan », deguise
ment de 1'armee des morts : ils prennent I'apparence
d'etres infernaux (c'est une mascarade), choisissant la nuit
pour combattre, pour frapper de terreur leurs ennemis
irruption des morts parmi les vivants. Ce comportemen~
de mascarade est cense representer 1'armee d'Odin en
tant que Rerjan, imitant sur terre les exploits de la bande
d'Odin, de ceux que 1'epopee appelle Berserkr, propre
ment : « ceux qui sont deguises en ours ».

Le nom germanique de l' «armee », gotique harjis, se
definit par ces conceptions et aussi dans son entourage
lexical comme une troupe devastante : 1'activite propre
au Reer est caracterisee par Ie verbe derive is!. herja,
v. h. a. herian « faire une razzia », all. heeren, verheeren
« devaster ». Dans ce complexe linguistique, ethnogra
phique et mythologique, on decouvre la structure et 1a
fonction du Reer qui est tout autre chose que l'exercitus
des Latins ou Ie laos grec. C'est un groupement du meme
type que celui qui a ete deerit par Tacite aux chapitres
XIII et XIV de la Germanie dans un passage cite plus
haut pour illustrer la notion de drauhti- : groupements res
treints, engages dans une vie commune et un compagnon
nage guerrier par fidelite au chef qu'ils suivent, et se
livrant a des depredations occasionnelles ou a des combats
de tribus. C'est ,autre chose que la philia du monde
helIenique, relation normale entre membres de grands
groupements, famille ou tribu, partageant Ies memes lois,
patlant la meme langue, lies par l'hospitalite. lci, c'est
une amitie exclusivement d'homme a homme, dans une
societe masculine vouee a la pratique des combats : harjis,
drauhti comme trauen se rapportent toujours a cet
ensemble d'idees et d'institutions.

Cependant ce terme est-il limite au monde europeen
occidental? On a souvent rapproche de got. harjis, etc.,
Ie terme gree koiranos (xo£pcx'Voc;) « chef ». II est curieux,
en efIet, que la formation de koiranos cOIncide exactement
avec celIe de l'islandais herjan « chef d'armee » et incite
par la a supposer en grec Ie meme nom de l'armee, sous
la forme * koryo-. II faudrait cependant preciser Ie sens
de koiranos, qu'on traduit assez vaguement par « chef ».

Chez Homere, Ie koiranos exerce les fonctions de com-

113



"

LE VOCABULAIR,E DES INSTITUTIONS INDO-EUROPEENNES

mandant et Ie terme, pris en cette qualite, comporte un
verbe derive koiraneo « faire Ie koiranos ». Par exemple
11. 2, 207 : « C'est ainsi que, koitraneon, il parcourt
les rangs de l'armee... »; koiraneon, (participe present)
consiste a reprimander les uns, encourager les autres;
ramener au calme les plus excites, rendre confiance
aux moins valeureux. Aceux qui veulent imposer
leur avis et se melent de donner des conseils au chef, il
rappelle, ibid. v. 204-205 : OUX a.yaBo'V 1tOA.uXO~pa'VLTJ· EL<;
xo£pa'Vo<; Eo-"tw, EL<; ~acnA.£v<; .•• « La polu-koiranie ne vaut
rien : il ne doit y avoir qu'un seul koiranos, un seul basi
leus ». Pour Ie poete, Ie koiranos est autre chose que Ie
basileus. Ce koiranos n'est pas un chef de guerre; nulle
part il ne combat lui-meme ou se trouve a la tete des trou
pes ; il parcourt les rangs pour faire valoir son autorite per
sonnelle. 11 ne dirige pas non plus les debats de l'As
seinbIee. Dans 1'0dyssee (18, 106), Ie mendiant Iros
pretend chasser ceux qui viennent a leur tour mendier ;
il s'attire de la part d'Ulysse Ie conseil "de ne pas
faire Ie koiranos, c'est-a-dire de ne pas se meier de
donner des ordres, de reprimander : Ie koiranos est ici
aussi autre chose qu'un chef combattant. Chez Homere
comme hors des textes homeriques, koiranein est Ie fait
du potentat local, exerc;:ant son autorite sur les gens de
sa maisonnee plutot que sur une armee entiere. Si on
dit a plusieurs reprises dans 1'0dyssee que les preten
dants koiraneousi, c'est parce qu'ils donnent des ordres
aux domestiques et se conduisent en maitres. Mais
il ne semble pas qu'on puisse considerer Ie koiranos comme
un chef militaire ala tete d'une unite constituee. Le titre
correspond a une fonction tres differente de celle du her
ian nordique.

Une autre question est celIe du rapport qu'il peut y
avoir entre koiranos et hittite kuirwanas (variantes :
kuriwanas, kurewanas) « independant, autonome, non
vassal ». Pour autant qu'on puisse Ie definir, Ie terme
hittite semble n'avoir qu'une ressemblance fortuite avec
koiranos. II est meme possible, a en juger par les varia
tions de forme, qu'il vienne d'une langue locale. On ne
sait donc quelle valeur attribuer au fait que Ie nom propre
Koiranos est porte chez Homere par un Lycien et par un

114

LA FIDELITEPERSONNELLE

Cretois. De meme il est impossible d'interpreter dans un
sens ou dans un autre l'absence du terme koiranos en
mycenien.

II

L'expression par excellence de la notion de « fidelite »,
la plus generale et en meme temps la mieux caracterisee
en indo-europeen occidental, est celIe du latin fides, avec
sa famille etymologique. Elle a des prolongements dans
plusieurs domaines, des acceptions religieuses, morales,
philosophiques et meme juridiques. On considerera ici
ce groupe de mots pour definir en quelque mesure les
modalites de la notion a travers les relations des formes.

A la famille de latin fides correspond en grec celIe de
peithomai (1t££BoIJ.a~). La forme verbale apparait d'abord
au moyen; Ie present actif peitho « persuader »
est secondaire; il a ete bati assez tardivement sur pei
thomai « obeir ». Conformement a une alternance de
caractere archaique, peithomai a pour parfait pepoitha
comme gignomai : gegona. Cette racine fournit un subs
tantif abstrait peithtJ « persuasion » et un nom d'action
pistis « confiance, foi » avec un adjectif pist6s « fidele ».
Sur pist6s est bati un nouveau present hom. pistoun
« engager a la fidelite, obliger, lier par une promesse » et
aussi pisteuo « avoir foi », qui a prevalu.

Hors du latin et du grec on ne trouve a citer, avec Ie
meme sens, qu'une forme nominale de l'albanais be « ser
ment », de *bhoida. On trouve bien ailleurs des formes
phonetiquement comparables, mais Ie sens en est telle
ment different qu'on n'a pu fonder un rapprochement
que la forme semblait supposer : c'est ici que les diffi
cultes du probleme commencent. Les donnees sont d'abord
celles du germanique : la forme got. beidan repose sur
* bheidh-, c'est-a-dire sur Ie meme prototype que lat.
fides, foedus, mais Ie verbe gotique signifie « 1tpoO"~oxiiv,
attendre, patienter, endurer », de meme v. isI. ~ii1a. Puis,
avec un autre degre radical, on a en gotique baid;an avec
un sens encore different, puisqu'il traduit Ie gree anan
kazein « contraindre », tout eomme anglo-saxon bedian
« contraindre, forcer ». Ce sellS de « contraindre » permet
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alors un rapprochement avec Ie slave bediti qui traduit
ce meme verbe ananktizein, et avec Ie substantif beda
<I ananke, necessite, contrainte ».

Ces rapprochements sont indiques dans tous les dic
tionnaires etymologiques avec les incertitudes et les doutes
qu'impose la disparite des significations. On n'ose ni
ecarter, ni adopter franchement ces correspondances,
faute de pouvoir ou les justifier ou les refuter.

II importe cependant de savoir jusqu'ou ncus devons
etendre la comparaison. Faut-il se limiter aux formes
grecques et latines dans la reconstruction? Mais si les
formes germaniques et slaves sont a inclure, cela modifie
l'ensemble des donnees semantiques. II faut, avant de
prendre parti, examiner Ie sens des termes dans les lan
gues ou il se laisse definir avec rigueur.

Considerons d'abord les mots latins. II faut bien dire
que Ie sens de fides est inexactement rapporte dans nos
dictionnaires, si inexactement qu'on ne peut pas meme
comprendre la construction des premiers ·emplois. Pour
l'etudier, il faut se reporter a l'article fides du Thesaurus
latin ou les differents sens sont correctement classes.

Si l'on continue en effet de traduire fides par « con
fiance », certaines expressions essentielles comme fidem
habere, fides est mihi, frequentes dans la langue des
comiques, risquent d'etre enteridues a contre-sens : ainsi
Plaute Pseudo 467, paruam esse apud te mihi fidem ipse
intellego. Si nous traduisons mihi est fides par « j'ai foi
(en toi), je (te) donne rna confiance », nous arrivons
exactement a l'oppose du sens, qui est en fait : « (Je
sais depuis longtemps que tu me meprises car) je com
prends bien que tu n'as qu'une faible confiance en moi. »
Autre exemple chez Plaute, Amph. 555 : facis ut tuis
nulla apud te fides sit est a entendre de meme : « Tu
n'as pas confiance dans tes gens. »

Le contexte et la syntaxe authentique de ce tour impo
sent une traduction qui a l'air d'inverser les rapports
previsibles : fides est mihi apud aliquem signifie « quel
qu'un a confiance en moi ». Pour mieux traduire fides
litteralement, rempla~ons « cOnhance » par « credit ».
La traduction litterale de fides est mihi apud aliquem
devient : « j'ai du credit aupres de quelqu'un »; c'est
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bien ~ors l'equivalent de « je lui inspire COnhance »
ou « il a confiance en moi ». Ainsi la notion latine de
fides etablit entre les partenaires une relation inverse de
celle qui regit pour nous la notion de « confiance ». Dans
l'expression « j'ai confiance en que1qu'un », la cOnhance
est que1que chose de moi que je mets entre ses mains
et dont iJ. dispose; dans l'expression latine mihi est fides
apud aliquem, c'est I'autre qui met sa cOnhance en moi
et c'est moi qui en dispose. '

Ainsi Ie terme fides est solidaire de la construction
est mihi,.expression propre de la possession; et cette
« posseSSIon » se.determine par la preposition apud
« chez» indiquant Ie partenaire. Le « possesseur » de la
fides detient done un titre qui est depose « chez » quel
qu'un .: ce qui montre que fides est proprement Ie
« credit » dont on jouit aupres du partenaire. Tous les
exemples anciens Ie confirment.

Ce terme figure encore dans une autre locution bien
connu~ ou Ie .sens prete aussi a. rectification. C'est l'appel :
pro dtuom ftdem, pour obtemr Ie secours des dieux ou
encore : .di, .obsecro uestram fidem « Dieux, je dem~nde
en suppltcatlon votre fides ». De ce que fides designe la
confiance que celui qui parle inspire a son interlocuteur
et. dont il jouit .aupr~s de lui, ~I resulte que. c'est pou;
lUI une « garantle » a laquelle tl peut recourtr. La fides
que les mortels ont aupres des dieux les assure en retour
d'une garantie : c'est cette garantie divine qu'on invoque
dans la detresse.
, Pou~ qui s'~st penetre 1e ces relations syntaxiques et

semantIques, c est la locutIon franc;aise « avoir confiance
e? quelqu'un » gui devient un objet singulier. On dit
bIen « je donne rna foi, j'accorde rna confiance ». Quelque
chose de moi est en effet donne a quelqu'un qui desor
mais Ie possede (<< il possede rna confiance »). Mais com
ment expliquer qu'on dise aussi « avoir confiance » en
quelqu'un? Comment peut-on donner une chose et l'avoir
en meme temps? La reponse ne doit pas etre cherchee
en fran~ais meme ; l'expression « avoir confiance » n'est
c0t;npre~ensible que comme traduction de l'expression
latme ftdem habere. II faut done expliquer fides dans
Cette nouvelle construction toute differente de l'autre.
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Cette fois, c'est Ie verbe qui est a considerer : habere
entre dans diverses locutions idiomatiques. De fait, Ie
tour fidem habere alicui est a comprendre de la meme
maniere que' honorem habere alicui « attribuer un hon
neur a quelqu'un », et signifie donc : « attribuer a quel
qu'un la fides qui lui appartient ». Ainsi Terence Bun.
197 : forsitan hic mihi paruam habeat fidem « peut-etre
cet homme aura peu de confiance, m'attribuera une faible
fides ».

On voit ainsi la relation entre hic mihi fidem habet
et l'anc~e? est mihi fides apud ilium. Par un deve1oppe
ment alse, on passe dans la langue de la rhetorique a
l'expression fidem facere orationi « creer a un discours
la /ides» c'est-a-dire ici la credibilite. Desormais c'est la
parole qui possede une fides et 1'0n peut dire est orationi
/ides apud auditorem « Ie discours possede cette /ides
vis-a-vis de l'auditeur » et devient ainsi capable de Ie
~er~uader. De la,. par abreviation, /idem auditori facere,
htteralement « faue pour l'auditeur credibilite ».

~'est a .pa~tir de la que se developpe /ides comme
notion subjective, non plus la confiance qu'on eveilIe chez
quelqu'un, mais la confiance qu'on place en que1qu'un.
Cette conversion a ete Ie moment essentiel de l'evolution.
On pourrait suivre Ie developpement de la notion dans
des l~tions connues.: se in fidem ac dicionem populi
R0m..am tradere « se h~rer a la- fides et au pouvoir sou
Veral? dupeuple romam »; fides ~st lie a dicio, facuIte
d~ d~sposer de quelqu'un; ou se in fidem et potestatem
alzcuzus tradere. Tout comme la potestos et la dido la
fides est une qualite reconnue au vainqueur. '

Ces equivalences mettent en lumiere un autre aspect
de la fides. Si l'on passe en revue les differentes liaisons
de fides et les circonstances OU elles sont employees on
v.erra .que, les parte~aire~ de la « confiance » n'ont' pas
SItuation ega~e. CelUI qUI detient la fides mise en lui par
u? _homm~ tient cethomme a sa merci. C'est pourquoi
ftdes devlent presque synonyme de dido et potestos.
Sous leur forme primitive, ces relations entramaient une
cert~ine reciprocite : me~tre sa fides en que1qu'un pro
curalt en retour sa garantie et son appui. Mais ce1a meme
souligne l'inegalite des conditions. C'est donc une auto-
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rite qui s'exerce en meme temps qu'une protection sur
celui qui s'y soumet, en echange et dans la mesure de
sa soumission. Cette relation implique pouvoir de con
trainte d'un cote, obeissance de .l'autre. On Ie voit dans
la signification precise, tres forte, du mot latin foedus (de
* bhoides-) « pacte » etabli a I'origine, entre contrac
tants de puissance inegale. C'est ce que montrent certains
emplois poetiques : omnes foedere naturae certo discri
mina seruant « tous, conformement aux lois fixees par
la nature, conservent les caracteres qui les differencient »
(Lucrece V, 923, trad. Ernout) ; has leges aeternaque foe
dera certis imposuit natura lods « la nature a impose ces
lois et ces conventions eternelles a certains lieux » (Vir
gile, Georg. I, 60). Ce pouvoir contraignant du foedus
est ensuite etendu aux deux parties.

Les formes latines ec1airent les divers aspects du sens,
grace a. des locutions de la langue religieuse et juridique.
Hors du latin, ces notions se sont laieisees etspeeialisees.
Neanmoins en grec Ie verbe peithomai « je flle laisse per
suader, j'obeis » laisse encore reconnaitre que la « per
suasion » equivaut ou aboutit a 1'« obeissance » et sup
pose une contrainte, bien que la forme institutionne1le
de cette soumission n'apparaisse plus.

On peut alors reprendre et preeiser les rapports etyma
logiques avec les formes germaniques et slaves. Jusqu'a
present les etymologistes laissent ouverte la question de
savoir si Ie sens de got. beidan « attendre » peut ou non
etre rapproche de celui de fides, etc. De meme pour v. s1.
beda « contrainte, ananke ». De pareils problemes nais
sent souvent d'une vue trop sommaire des relations de
sens. La premiere condition aobserver est de dettnir avec
exactitude les termes en question dans la langue meme.
Si I'on examine comment Ie gotique emploie beidan
« attendre, prosdekhesthai, prosdokan », on remarque en
particulier Luc II, 25 « c'etait un homme juste et pieux »
beidands laponais Israelis, 'ltpoO"SEX;6lJ.EVO~ 'lta.pcixA.'l1O"w 'tOU
'IO"pa.T}A. « qui attendait la consolation d'Israel ». lei l' « at
tente » est une « confiance » dans l'accomplissement de
la prophetie d'lsaie (33, 20). Marc XV, 43 was silba bei
dands piudangard;os gudis« (Joseph d'Arimathie, membre
notable du Conseil) qui attendait, lui aussi, Ie Royaume
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~e Dieu ». lci aussi « attendre » equivaut a « mettre
oi dans... ». Lue II, 38 paim usbeidandam lapon ]airu
laulwmos « a ceux qui attendaient la delivrance de Jeru
talem » ; c'est encore un evenement attendu avec la con
'lance que donne la conviction. C'est ce que confirme indi
leetement dans Ie contexte de I Cor. XIII, 7 ou gabeidip
\ \I1tOrdVEL, endure » suit pulaip « excuse »,galaubeip
, croit », weneip « espere ». II n'y a done en gotique
fucune rupture avec Ie sens ancien de * bheidh-, mais seu
~~ment une evolution de « mettre sa eonfiance en que1
.Iu'un ou en quelque chose » a « attendre », et meme
~uand il est. pris ?ans une acceptio,n,banale, ce verbe se
llpporte touJours a une attente esperee.
~ II n'y a pas non plus de difficulte a admettre que
~eidan a son causatif dans baidjan. lei de nouveau on a
i tu voir un obstacle insurmontable dans Ie sens de baid
<~n qui traduit gr. ananktzzein « contraindre » ; comment
CI contraindre » pourrait-il etre Ie causatif de « attendre » ?
fest qu'on n'a pas tenu compte de ceci : il y a t:I1 gotique
~eux verbes differents pour rendre ananktzzein. L'un est
b:aupjan « exercer une contrainte physique »; 1'autre
PI,'aidjan. n'indique qu'une contrainte morale, qui est de
persuasion (d. II Cor. XII, 11; Gal. II, 3; ~4); on
e\~ut done imaginer que Ie rapport de beidan a- baidjan
p~~ a~alogue a celui de ,gr. fefth~~ai « se "fier a » e~
p'ettho « amener que1qu un a obelr ». Cecr vaut aUSSI
shut v. s1. beda « contrainte ». A ce prix 1'unite ancienne
f~ laisse restaurer, et 1'on entrevoit qu'entre la valeur des
q,~rmes grecques et latines et celIe des formes germani
d~es et slave, il y a surtout un affaiblissement, une perte
l'~ sens institutionnel. Cela doit tenir principalement a
fi.~mergence d'une expression nouvelle de la foi et de Ia
t~elite en germ~nique, qui est justement Treue et les
~rmes apparentes.

a L'histoire de fides deborde sa parente etymologique.
I~\n a remarque depuis Iongtemps que fides en latin est
r~ substantif abstrait d'un verbe different : credo. Cette
~Iation suppIetive a ete etudiee par A. Meillet (1) qui

\~--
21 (1) Memoires de fa Societe de Linguistique de Paris, XXII, 1922,

t5 ss.
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a montreque Ia liaison ancienne entre credo et /ides
s'est ravivee avec Ie christianisme : c'est alors que fides,
terme profane, a evolue vers Ie sens de « foi religieuse »
et credere « croire » vers ce1ui de « confesser sa fides ».

II faut ici anticiper les conclusions d'une analyse qu'on
trouvera plus loin (p. 171 et suiv.) pour mettre en evi
dence c~ qui predestinait, en que1que sorte, fides et credo
a fonctionner en suppletisme. Credo, verrons-nous, c'est
litteralement « placer Ie * kred », c'est-a-dire la « puis
sance magique » en un etre dont on attend protection,
par suite « croire » en lui. Or il nous est apparu que
fides, dans son sens premier de « credit, credibiIite »
impliquant dependance de celui qui fidem habet alicui,
designe une notion tres proche de celle de * kred. On
comprend done aisement que, Ie vieux nom-racine * kred
s'etant'perdu en latin, fides ait pu tenir sa place comme
substantif correspondant a credo. Dans ces deux termes
on rejoint des notions ou Ie juridique ne differe pas du
religieux : tout Ie vieux droit n'est qu'un domaine par
ticulier regi par des pratiques et des regles qui baignent
encore dans Ie mystique.
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chapitre 9
deux fa~ons d'acheter

Sommaire. - Les racines *wes- et kWri-, qui ont donne dans
les langues les verbes pour « acheter », etaient-elles synonymes
en indo-europeen? Le grec, 0\1 ces deux racines coexistent et
fonetionnent en suppletisme, permet d'etablir que la premiere
designait la transaction, la seconde Ie paiement.

Pour designer 1'« achat », 1'accord de plusieurs lan
gues fournit un groupe etymologique bien defini, celui
de skr. vasna-, gr. onos (wvo~,) lat. uenum. La forme
nominale est partout la forme primaire : skr. vasna- « prix
d'achat » fournit une forme verbale, d'ailleurs rare, Ie
denominatif vasnayati « debattre un achat, marchander » ;
en grec onos fournit Ie verbe oneomai (WVEO[.l.CU), en
armenieil gin « * wesno-) fournit Ie verbe derive qui
est phonetiquement gnem « j'achete »; en latin Ie subs
tantif uenum se conjoint a deux' verbes : uenum dare
« vendre » et uenum ire « aller asa vente, etre vendu ».
On notera qu'en latin meme, la locution uenum dare a
donne uendere « vendre » ; cette liaison etroite qui s'est
etablie entre uenum et dare est un fait des plus singu
liers : la notion de « vendre » se definit en latin comme
« donner» d'une certaine maniere, avec une determina
tion, celle de uenum.

Le terme indo-europeen est * wesno- comme forme
nominale; les formes verbales historiques sont toutes
denominatives, par voie morphologique ou syntaxique
ment (lat. uenum dare, ire), et pourtant * wesno- ne
peut etre lui-meme qu'un derive. II fait restituer une
racine prehistorique * wes-.

Nous avons maintenant cette racine * wes- en hittite;
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c'est une confirmation assez recente de nos reconstruc
tions : Ie present hittite wasi signifie « il achete ». De
cette meme racine derive Ie verbe hittite usnyazi « iI
vend », qui presente la formation en -n- du substantif
* wesno-. Ces donnees hittites garantissent que nous
avons dans la racine * wes- une des formes les plus
anciennes du vocabulaire indo-europeen.

II y en a une autre confirmation, mais indirecte. ~n

l'obtient en ramenant a son origine Ie mot persan bien
connu hazar qui veut dire « marche ». II faut remonter
loin pour reconstituer la forme initiale.: l'armenien, par
emprunt a conserve la forme vacaf, avec un r (r roule)
qui denote r + consonne. En moyen iranien, nous trou
vons wacarn « rue marchande » (sogdien et pehlevi) OU
Ie groupe rn rend raison de 1', armenien. Cela permet
de restituer finalement un compose * waha-carana, Ie
deuxieme terme indiquant Ie fait de marcher et de cir
euler, Ie premier terme provenant de * wah- (racine
:\. wes-). C'est done « l'endroit OU l'on circule pour les
achats », Ie « bazar ». On voit la constance de la forme

Seulement la situation indo-europeenne se complique.
II se trouve que nous avons des temoignages tout aussi
anciens prouvant l'emploi d'une racine difIerente qui
signifie pareillement « acheter ». C'est la racine de skr.
kri1Jami (qui repose sur * kWri), de persan moderne xari
dan. Dans l'usage lexical, les formes de kri- ont meme
plus de realite que vasna- qui n'est plus qu'une survivance
en vedique.

On retrouve cette racine dans la langue dite (a tort)
tokharien OU « commerce» se dit kuryar ou karJ'ar, selon
Ie dialecte; Ie rapport avec la racine sanskrite a
ete reconnu tout de suite. En grec, nous Ie connaissons
par l'aoriste priasthai qui joue un rOle de temps suppleti!
dans la conjugaison de oneomai; en irlandais crenim
« acheter » ; en slave, vieux russe kr'inuti ; la racine existe
en baltique aussi; elle ne se trouve pas en latin; ni en
gertnanique, lequel est de toute maniere apart ici.

Un probleme se pose ainsi, au moins pour l'indo
iranien et Ie grec. Comment expliquer la coexistence de
deux familles etymologiques distinctes pour designer une
notion identique et qui ne semble pas pouvoir se di£.
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ferencier? Tandis qu'ici une meme operation est desi
gne~ par,deux verbes difIer~nts, il arrive que les deux
notlons d « acheter » et de « vendre » soient exprimees
par Ie meme verbe, avec une variation qui pourra etre
l'addition d'un prefixe (allemand kaufen / verkaufen) ou
une variation tonale (chinois mai-maf « acheter-vendre »
avec deux tons difIerents), Ia meme notion se trouvant
difIerenciee en quelque sorte entre les deux moities du
proces. II peut meme arriver que la determination du
sens se fasse uniquementpar Ie contexte : ainsi misthon
phero, ou mistbOn signifie « Ie salaire », peut avoir les
deux sens de « payer Ie salaire, porter Ie salaire a que!
qu'un » et d' « emporter Ie salaire », en parlant de celui
qui re~~it; c'est done, suivant Ie cas, « payer » ou
« receVOlr ».

lci a!'inverse, pour une seule operation, celle d'« ache
ter », nous avons deux verbes difIerents. Le sens atteste
est Ie meme pour * wes- et pour * kWri-, tous deux aussi
anciens, avec une distribution' qui coIncide sur une partie
du domaine; * wes- est hittite, indo-iranien, grec, latin,
armenien; * kWri est indo-iranien, grec, celtique slave
et baltique. '

La plupart des langues indo-europeennes ont choisi
entre rune o~ l'autre racine. Dans une langue, Ie grec,
les deux fonctlonnent ensemble; oneomai et priasthai se
trouv~nt associes en une conjugaison de formes comple
mentaues, la seconde suppIeant la premiere par son aoriste.
Mais les deux ont ete en usage separement et possedent
une conjugaison complete. En indo-iranien, kri-, krina
est tres employe, pratiquement a I'exclusion de l'autre
racine, representee seulement par vasna- et quelques autres
formes nominales, ainsi que par Ie denominatif vasnayati
qui n'est guere usite ; Ie verbe ordinaire est kri-.

Les faits grecs sont plus instructifs. Les emplois chez
Homere et ensuite ceux de la prose ionienne permettent
de saisir la valeur propre de chacune des deux racines.
On discerne que oneomai, c'est « acheter », par discussion
avec Ie vendeur, assez souvent « chercher a acheter ».
mais priasthai a ceci de particulier qu'il comporte un;
determination instrumentale comme kteatessi « biens
marchandises, possessions ». Apparemment, l'emploi de c~
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verbe denote Ie mode de paiement, eventuellement la
quantite payee. Tandis que ~nos, one, oneomai designent
« l'achat en general, Ie fait de se porter acheteur », prias
thai c'est« realiser materiellement l'achat en payant ».
~tte interpretation est confirmee par les derives qui

ne sont pas construits de la meme maniere selon qu'ils
procedent de l'un ou de l'autre. On a l'adjectif onetos
dont Ie feminin onete, chez Homere, s'oppose a gamete,
pour designer une epouse « achetee », dis.tin.cte ,de celle
qu'on a « epousee » dans les formes., Mal.s il n r .a paS
* priate : la notion d'achat en ce cas, s expnme spe~qu~
ment par oneomai. Inversement, nous avons un adjectIf
negatif : aprMte « non· achetee » suivi de anapoinon
dans un passage (11. 1, 99) OU Ie pere de la jeune captive
qu'Agamemnon detient reclame. sa fill~ et .demande
qu'on la lui rende « sans !e fa~t de prtasth~t et s~ns
poine ». 11 ne veut pas proceder a une transactIon; c est
sa fille : qu'on la lui rende, purement et simplement,
sans ran~on (anapoinon) et aussi apriaten : elle ne do~e
pas lieu a achat. Le pere n'aura pas a payer pour obtenu
sa fille : apriate est au meme rang que anapoinon « sans
poine », notion materielle, modalite de paiem~n~.

On voit comment les deux verbes se distmguent :
plus restreint et materiel est priasthai, plus general One?
maio Cela ressort aussi de l'opposition semantique etabhe
entre les deux faces de l'operation; quand on veut dire
« acheter » en contraste avec « vendre », c'est a oneomai
et non a priasthai qu'on recourt. ,., ,

L'achat et Ie paiement sont deux operanons diffe
rentes, au moins deux moments differents de la meme
operation dans les civilisations anciennes et encore dans
certaines civilisations traditionnelles d'aujourd'hui : Ie
paiement suit la conclusion de l'achat et l'accord sur Ie
prix.
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achat et rachat

Sommaire. - L'ind<H:uropeen avait des mots pour « valoir »,
« valeur ». Mais l'etude des emplois homeriques de alphano
« rapporter, valoir » fait apparaitre que alphe designe originelIe
ment la valeur d'echange d'un homme mis sur Ie marche. Skr.
arhat « homme particulierement meritant » vient confirmer ce
sens ancien.

Chez les Germains, la coutume de vendre l'homme qui a
engage et perdu sa propre liberte au jeu permet de comprendre
que Ie sens de « vendre » du verbe got. sal;an se soit constitue
a partir de celui, plus ancien, d'« offrir en sacrifice ».

De nombreuses donnees linguistiques concordantes conduisent
a penser qu'a date ancienne, on achetait non des marchandises,
mais des etre humains. Ainsi acheter, c'etait primitivement ra·
cheter, puisque, par l'achat, on liberait un homme d'une condition
precaire, celIe de prisonnier de guerre par exemple.

Nous avons pour la notion de « prix », de « valeur »,
un terme indo-europeen, ce qui est rare dans Ie domaine
de l'economie. II est represente par gr. alphe (liA.q>11),sur
tout par Ie verbe denominatif alphano (liA.q>a'Vw) « gagner
un prix, faire un profit », et en indo-iranien, par: skr. arh
« valoir », argha- « valeur, prix »; avo aral- « valoir »,
arajah- « valeur, prix» ; persan arzzdan « vaioir, avoir de
la valeur », arzan « qui vaut ».

Ailleurs nous n'avons une correspondance qu'en balti
que : lit. alga, v. pro algas « salaire ».

En grec, alphe est un terme rare, qui a peu de
derives; hormis un compose dont il sera question plus
loin, la racine n'a produit dans la langue classique que
l'adjectif timalpMs qu'on traduit communement par « pre
cieux » et qui litteralement signifie « qui vaut son prix ».
II semble que nous n'ayons qu'a constater Ie sens, assure
d'ailleurs par les correspondants precites et a en deduire
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qu'il existait une expression de 'la « valeur » en indo
europeen.

Mais ce quj est interessant, c'est justement de definir
la « valeur », de savoir, si toutefois on Ie peut, a que!
ordre de representation cette notion est associee. C'est
la valeur de quoi? Comment l'estime-t-on? II sera utile
de preciser Ie sens d'a1ph/mo qui n'a chez Homere qu'un
petit nombre d'emplois, mais tous significatifs.

II. 21, 79 II s'agit du combat d'un fils de Priam, Lycaon,
avec Achille qui I'a a sa merci et qui est sur Ie point
de Ie tuer; I'autre, qui ne peut plus se defendre, Ie
supplie de lui laisser la vie sauve: « C'est chez toi que j'ai
mange Ie bIe, Ie jour ou tu m'as fait prisonnier dans la
demeure de mon pere et tu m'as transporte (eperassas,
litteralement « fait franchir » d. ci-dessous p. 133) a
Lemnos (pour me vendre) », Excx:t6p.6oLOV oE 'tOL Tj).cpOV
« je t'ai rapporte Ie prix de cent OCeufs ».

Ainsi Ie sens de a1phano « avoir une valeur» sera plus
exactement « procurer'un prix, Un certain benefice »;
c'est Ie prix qu'un homme procure par sa vente a celui
qui de droit Ie possede par fait de guerre.

Od. 15, 453 Cet homme, je pourrais l'enlever et ensuite
je Ie conduirais sur un navire et 0 0' vp.~v p.up£ov WVOV
li).CPOL. II s'agit d'un esclave qu'on enleve pour Ie vendre,
et alors, il rapporterait un prix (d. ci-dessus sur onos)
« dix mille fois ce qu'il peut couter ».

Nous voyons ici la liaison de a1phano et de onos,
prix d'achat ; precedemment il se liait aperao, vendre. On
verra que onos se rapporte aussi ala traite des hommes.

Od. 17, 250 '" un homme que sur mon navire je con
duirais loin d'Ithaque LVa. P.OL ~£o'tov 'ltoMv li).cpOL « afin
qu'il me rapporte une subsistance abondante, de quoi
vivre largement ».

Od. 20, 383 Les pretendants, dans l'assurance de la
victoire, se tepandent en propos meprisants envers des
hotes parmi Iesquels se trouve Ulysse deguise. « Jetons
ces hotes a la porte » (360)... « prenons ces etrangers,
jetons-Ies dans un navire et envoyons-Ies en Sicile... »
CS8EV xE 'tOL li;LOV a).cpoL « ... d'ou ils procureraient un prix
digne d'eux. »

Voila tous les exemples du verbe chez Homere. II n'y
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a pas la moindre VarIatIOn dans Ie sens; c'est un fait
notable que cette determination constante n'ait pas
encore ete relevee : a1phano signifie « rapporter un
benefice» en parlant d'un homme mis en vente par son
proprietaire. Tel est Ie sens propre du verbe « valoir ».

Nous pouvons Ie confirmer par une autre preuve. C'est
Ie compose a1phesiboios dans la locution partbenoi
alphesiboiai (II. 18, 593) « les jeunes filles qui rapportent
des breufs » (a leur famille) parce qu'on oflre ce prix
pour les obtenir en mariage.

La notion de « valeur » prend done son origine dans
la valeur personnelle, physique des hommes qui sont sus
ceptibles d'l~tre mis en, vente; encore' dans Ie monde
homerique a1ph/tno se dit exclusivement du profit que pro
curait la vente d'un prisonnier de guerre.

En indo-iranien, Ie terme correspondant, skr. arh-,
avo aral- est beaucoup plus large; il designe toute espece
de valeur. Mais nous avons un indice en indien que la
signification revelee par gr. alph- n'est pas un develop
pement propre au gree, mais une notion heritee. On
Ie voit dans un terme connu du vocabulaire religieux
de l'lnde : c'est Ie participe arhat « homme particulie
rement meritant, qui s'est acquis des merites », specia
lement dans Ie bouddhisme.

Le fait notable est que arh- ne se dit que d'un homme,
jamais d'un objet. Des Ie vedique, cette restriction a une
qualite humaine, meme si elle a ete transposee dans Ie
domaine moral, indique que Ie « merite » est la « valeur»
personnelle d'un etre humain. Nous pouvons rattacher,
grace au grec, la notion de « merite » personnel a celIe
de « valeur » commerciale, celle-ci associee aux verbes
signifiant « acheter » et « vendre ». Tout cela eclaire Ie
meme type de societe et les memes usages.

Le droit de celui qui capture sur celui qui est cap
ture Ie transfert des prisonniers, la vente des hommes a
l'en~an, voila les conditions d'ou se sont progressivement
degagees les notions d'« achat », de « vente », de
« valeur ».

On peut, en domaine germanique, observer un praces
analogue, que r~vele la correlation entre un temoignage
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historique et une dOlmee lexial1e. Le temoignage est
celui de Tacite qui, en rapportant Ie gout des Germains
pour certains jeux, montre jusqu'ou les conduit la passion
pour Ie jeu de des : « Les des, chose etonnante, sont
pour eux affaire serieuse, ou ils s'appliquent a jeun, a
ce point egares par Ie gain ou la perte que, lorsqu'ils
n'ont plus rien, ils sont capables de mettre en jeu pour
un dernier et supreme coup leur liberte et leur propre
personne. U vaincu accepte une servitude volontaire :
... plus jeune peut-etre ou plus robuste, il se laisse lier
et vendre. Telle est dans une folie leur obstination; Us
appellent cela garder sa foi. De cette sOite d'esclaves.
ils se defont par Ie commerce pour se liberer eux aussi
de la honte de la victoire. » (Germ. 24, trad. Perret.)

II faut remarquer la maniere dont Tacite designe la
condition de ceux qui ont vendu a ce jeu jusqu'a la dis
position de leur personne : seruos condicionis huius.
Ce ne sont pas des esclaves au sens romain : il n'y a pas
d'esclaves proprement dits dans Ie monde germanique -

. Tacite Ie dit clairement ailleurs. IIs les livrent au
commerce (per commercia tradunt), non pour en tirer
profit, mais pour se liberer de la honte d'avoir ainsi
reduit en servitude un partenaire.

Ceci permet peut-etre de mieux comprendre Ie terme
ancien qui, dans Ie germanique du nord et de l'ouest,
signifie « vendre » et que nous n'avons pas encore consi
dere. II n'est pas rare, comme on l'a VU, que « vendre »
soit une variante de « acheter » : c'est Ie cas en aIle·
mand actuel avec kaufen et verkaufen; c'est Ie cas encore
dans d'autres langues ou Ie meme verbe, selon qu'il est
a l'actif ou au moyen, marque les notions reciproques de
« acheter » et de « vendre ». Or, dans une grande partie
du germanique, nous avons deux verbes differents.
Pour « acheter » : got. bugjan, anglais buy, qui sera expli·
que un peu plus loin. Mais pour « vendre », on trouve en
v. norrois selja, v. anglais sellan, anglais sell, a quoi
repond got. saljan qui ne signifie pas « vendre », mais
« offrir en sacrifice» (= gr. thuein) ; ainsi dam~ l'expres
sion hunsla saljan = A.a.'t'p££rx'J 7tPOcrCPEP£L'J 't'ii> e~ « reno
dre culte aDieu », ou hunsl designe l'offrance de sacrifice.

Le gotique saljan -« livrer en sacrifice a une divinite »,
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eclaire l'origine de v. is!. selja « livrer, vendre »; c'est
proprement la « vente » con~e comme offrande qu'on
livre. Tel est probablement Ie type de vente dont Tacite
nous parle, vente d'un homme a laquelle on se resigne, sans
esprit de lucre, pour se liberer de la honte d'avoir gagne
sur lui, et qui est accomplie comme une offrande, comme
en quelque sorte Ie .sacrifice d'un etre.

L'histoire germanique de saljan montre que cette notion
est anterieure au vocabulaire des relations commerciales
proprement dites. On peut signaler des maintenant que
ce developpement concorde avec celui du verbe bugjan
« acheter », etymologiquement, « liberer, racheter quel
qu'un », pour Ie sauver d'une condition servile; tout se
tient : ce sont bien deux notions relatives d'abord aux
personnes et encore impregnees de valeurs religieuses.

Si nous poursuivons a present dans d'autres langues
notre enquete sur les ·termes pour « vendre », nous les
trouvons, a l'interieur de chacune d'elIes, organises en
oppositions.

Ainsi Ie grec a d'une part paldn (7tWA.£L'J) « vendre »,
de l'autre un verbe de racine * per- represente par les
present pernemi (dP'JTjIJ.L), pipraska (1tL1tpticrXW), (aoriste
eperasa, E1tEprxcra.). Or, il est possible de differencier ces
deux verbes qui, aux memes epoques, semblent avoir ete
employes concurremment, sans difference de sens. La signi
fication du deuxieme groupe se laisse deduire avec preci.
sion de sa formation sur la racine * per- : attestee egale
ment dans l'adverbe peran ({ au-deJa, de l'autre cote », cette
racine signifie « faire passer, transferer ». Originairement
done, Ie groupe de pernemi evoque non l'idee d'une
operation commerciale, mais Ie fait de transferer. Ce
devait etre l'usage ancien, dans ces populations, de trans
ferer d'un point a un autre, ou sur un marche, ce qu'on
voulait vendre : ainsi eperasa, avec un nom de personne
comme objet, signifie ({ transferer » ou, comme nous
disons ({ exporter » (d. Iliade 24, 752 ou la liaison
entre pernemi et peran est visible). Le sens, frequent, de
« vendre » doit done etre tenu pour secondaire : il pro
cede d'une restriction semantique a partir du sens general
de la racine * per-. Quant a la differenciation morpho-
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logique qu'on observe dans pernemi - present en -na--,
e11e merite d'etre relevee pour Ie paralIelisme formel qui
appara1t avec skr. kriIJa- « acheter », present en -na
exprimant la notion opposee.

Le verbe polein n'est pas d'etymologie aussi claire. En
apparence, il y a en grec meme une forme voisine : poleo
mai (1tW}'EO!1lX~), chez Homere, semble paralleIe a polein.
Mais Ie sens de poleoma; est entierement. different :
« aller regulierement, frequenter, circuler » avec une
determination de lieu a l'accusatjf, et des prepositions;
cette forme est a rattacher a pelomai (-1tH.O!1lX~). II faut
donc en separer polein qui n'a jamais d'autre sens que
« vendre ». Ce dernier a ete rapproche de v. h. a. fiili
(avec un e ancien), all. feil « venal, qui peut etre achete »,
lit. pelnas « merite, gain », L'iteratif polein signifierait
alors « se procurer des benefices », et secondairement
« vendre ».

Quand on veut dire « acheter et vendre », c'est polein
qui s'associe avec Oneomai. Mais, prises separement, cha
cune de ces notions admet nne expression double. Pour
la notion d'« acheter », on trouve les deux verbes en
semble, priamenos oneisthai (1tp~ti!1EVO<; WVE'i:a1llX~) « ache
ter et payer Ie prix ». On a egalement deux termes pour
« vendre » : polein « mettre a prix ; chercher un gain »
et piprasko ou pernemi « vendre en transferant l'objet
(au marche) », generalement au-dela des mers.

Passons aux faits latins. Venum substantif est joint de
plus en plus etroitement a do, eo,. d'ou uendo, ueneo,.
la contraction est deja realisee dans la langue classique,
mais on trouve encore uenum do. Ainsi la notion
de uenum a servi a enoncer les deux aspects opposes
« donner a acheter » et « aller pour etre achete ». Que
uenum soit un supin ou plus vraisemblablement un subs
tantif, c'est de l'achat que procede ici la notion de « ven
dre ». Constatons par ailleurs que Ie terme pour achat
a ete renouveIe principalement, a date ancienne, par emo.

II est singulier d'une part que ce soit justement la
notion de « vendre » qui ait ete renouveIee par la
jonction du derive .latin uenum (de la racine « acheter »
en indo-europeen) a dare, expression dont Ie sens devient
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« vendre », et d'autre part que, pour « acheter », on
ait employe emo. C'est la une specialisation secondaire
de ce verbe ; les anciens savaient encore que emo signifie
« prendre »; ainsi Festus : antiqui emere dicebant pro
sumere. II y a des correspondances qui Ie confirment;
lit present imu « prendre », celtique, irl. ar-fo-emat « ils
prennent », ou ar- et -fo- sont des preverbes. En latin
meme, nous avons ce sens dans une serie de composes :
demo « enlever », sumo « oter », promo « pro
duire », etc. Retenons donc cette particularite, que emo
signifie d'abord « prendre », puis « acheter ».

Pour l'interpreter, il faut en appeler au temoignage
d'autres langues. Les faits sont assez complexes en germa
nique ou I'on trouve pour « acheter » notamment, des
mots nouveaux, plusieurs fois transformes. On ne tiendra
pas compte de I'allemand kaufen < got. kaupon « com
mercer », emprunt tardif au latin caupo, « cabaretier,
trafiquant », et dont Ie sens a ete en general « trafiquer ».
Du gotique kaupon viennent V. slave kupiti, russe kupit'
« acheter ». Ce verbe a pris en germanique la place d'un
terme conserve par got. bUf,;an « acheter », preterit 1" sg.
bauhta, anglais buy, bouf',ht. Nous n'avons, ici encore,
aucune etymologie convaincante de ce verbe ancien, Ie
dictionnaire de Feist se contentant de faire des sugges
tions assez vagues, qui ne touchent pas au sens veritable
du verbe. C'est ce sens qu'it faut d'abord interpreter.

Ce verbe gotique bug;an traduit Ie grec agorazein
« acheter au marche » et il sert aussi pour « ven
dre » : fra-buf',;an « pale2n, pipraskein », avec Ie meme
preverbe que l'allemand ver-kaufen. Muni d'un autre pr~
verbe, us-bug;an rend exagorazein « racheter ». La racine
forme en outre les derives nominaux composes : anda
hauhts (abstrait en -ti) qui rend anttlutron « prix d'achat »,
faur-hauhts qui rend apolutrasis « redemption ». On a
pense depuis longtemps que cette racine devait 'etre d'une
maniere ou d'une autre en relation avec Ia racine
* bheug(h) en indo-europeen. Mais Ies formes enregistrees
sous cette racine sont si confuses, les sens si differents, que
Feist a prefere laisser bU1.;an sans etymologie. Peut-on en
effet constituer une famille en mettant ensemble fungo,
« s'acquitter d'une fonction », fugio « fuir », gr. pheugo
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« fuir », phuge « fuite », skr. bhu;- « manger» et aussi
« plier » (d. got. biugan, all. beugen « plier ») ?

Si tout cela doit etre ramene a une seule signification,
elle sera d'une complexite rare. En realite c'est un pele
mele de formes inconciliables qui appelle un travail de
discrimination :

I) lat. fungor est a rapprocher de skr. bhufJkte, pre
sent moyen, forme a nasale (d. bhu;-) dont « jouir » est
Ie sens premier et qui s'est specifie de bonne heure dans
Ie sens de : « jouir de nourriture, consommer ». Par la,
on rejoint encore arm. bucanem « nourrir, elever »;

II) got. biugan « plier », de * bheugh-) pourrait etre
compare a skr. bhu;- « plier », lat. fugio) gr. pheugo,
ces derniers de * bheug-.

III) Enfin, nous pensons que got. bug;an « acheter »
est a comparer a la racine attestee seulement, mais de
la maniere la plus claire, par l'iranien ancien : avo baog
qui a une derivation assez abondante en iranien et qui
signifie « denouer », « detacher » une ceinture, un vete
ment, puis « delivrer » et ensuite « sauver ». Le verbe
avo baog- existe avec plusieurs preverbes; il fournit Ie
nom d'agent baoxtar « liberateur ». II a un sens materiel,
religieux aussi. II a ete comme tant d'autres mots ira
niens, emprunte par l'armenien : arm. substantif bOY1-)
present buzem « sauver » (seulement de la maladie),
« guerir ».

Tres vite, Ie sens religieux a ete mis en evidence: libe
ration par intervention d'un dieu, du « sauveur » qui
doit venir delivrer la creation captive; c'est pour tra
duire l'idee de salvation, rachat, liberation que ce
mot est employe notamment dans Ie vocabulaire du mani
cheisme : parthe boz1r(ar, perse bozeyar « Ie liberateur »,
et il a tout naturellement exprime la notion de « redemp
tion » dans les textes chretiens.

Le rapprochement avec got. bug;an peut se fonder sur
l'emploi du verbe gotique et les equivalences grecques
citees. On a vu que -bauhts equivaut a -lusis, -lutron,
« delivrance, rachat ».

Dans quelles conditions ce proces semantique a-toil pu
se realiser? II ne peut s'agir que d'acheter des per
sonnes) de liberer quelqu'un qui est prisonnier et cHert
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pour la vente: Ie seul moyen de Ie liberer, c'est l'acheter.
« Acheter », c'est « liberer ». Des lors, la liaison est clai
rement etablie avec anda-bauhts « rachat, redemption ».

Revenons maintenant aux faits latins : uendo/emo.
II est tres significatif que uenum soit supplee par emo
au sens d'« acheter », car emo) c'est « prendre », mais,
au sens. propre, « tirer a soi ». Cette specialisation de
sens reflete vraisemblablement les conditions OU emo a
ete employe. II a du se dire de quelqu'un qu'on prend,
non de quelque chose; l'achat, c'est Ie fait de prendre
quelqu'un qui est expose pour la vente et qu'on tire
a soi, une fois Ie marche conclu.

Si l'on regarde les emplois de oneomai (racine * wes-)
« acheter » chez Homere, on voit que tous les exemples
s'appliquent a des personnes : on achete des esclaves,
des prisonniers qui deviennent des esclaves, qui sont
oHerts comme tels. II y a des scenes OU Ie captif supplie
qu'on l'achete. II faut se representer que la condition de
l'esclave ne devient en quelque sorte normale qu'une
fois qu'il a ete achete. Entre les mains de celui qui l'a
capture ou du marchand, Ie captif n'a pas encore la con
dition de serviteur, d'esclave, pourvue tout de meme
de certaines garanties; il l'obtient quand il est achete.

C'est un seul et meme proces qui s'exprime a travers
des mots diHerents. Que ce soit dans des expressions
anciennes uenum, oneomai, ou plus recentes comme
bug;an pour acheter, il y a toujours un indice qui nous ren
seigne sur la nature de ce proces : achat ou vente, non
pas de marchandises, de biens, de denrees, mais
d'etres humains. Les emplois premiers se rapportent a
l'achat d'esclaves ou de ceux qui sont destines aIe devenir.
Symetriquement perao) piprasko) etc., « vendre », propre
ment « transferer », s'applique aux prisonniers, aux
captifs. Les denrees memes - en dehors des matieres pre
cieuses - ne pretaient sans doute pas a un trafic pareil
ou n'etaient pas soumises a la meme procedure d'achat
et de vente.

Tel est Ie grand fait de civilisation qui parait se degager
de ces expressions aHectees a l'un ou l'autre aspect du
trafic, l'achat ou Ia vente.
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chapitre 11
un metier sans nom Ie commerce

Sommaire. - La comparalson des langues indo-europeennes ne
fournit aucune designation commune du commerce comme acti
vite specifique, differente de l'achat et de la vente. Les termes
particuliers qui apparaissent ~a et 18 se denoncent Ie plus sou
vent comme des emprunts (lat. caupo, gr. leapelos) ou des crea
tions recentes (gr. emporos).

Mot recent lui aussi, Ie latin negotium a une histoire singu
liere :

10
) Calque sur gr. a-sleholia, neg-Otium se charge des ~mes

significations, positives, que Ie modele grec : « occupation, emp8
chement, difficulre »;

20
) Dans un deuxieme temps negotium se rencontre avec

gr. pragma « chose », mais aussi, plus specifiquement, surtout
dans les derives, « affaire commerciale ». Calque, semantique
ment cette fois, sur pragma, negotium devient la designation du
« negoce ».

La specification au sens de « affaires commerciales » d'un
terme signifiant primitivement « occupation », loin d'etre isolee,
se retrouve jusque dans les langues modernes (fr. aftaires, anglo
business, etc.); elle trahit la difficulte a de1inir par un terme
propre une activire sans tradition dans Ie monde indo-europeen.

On pourrait penser que « acheter » et « vendre »
conduit a 1'etude des termes relatifs aux relations com
merciales. Mais nous constatons ici une difference de
principe : achat et vente sont une chose, Ie commerce
proprement dit en est une autre.

Des l'abord, i1 faut preciser ce point. Le commerce n'est
pas une notion uniforme. II comporte des varietes selon
les types de culture. Tous ceux qui ont etudie les rela
tions commerciales signalent que dans les civilisations de
caractere primiti£ ou archaique, ces relations revetent un
caractere tres particulier : elles engagent l'ensemble de
la population; elles sont pratiquees par la collectivite
meme; i1 n'y a pas d'initiative individuelle. Ce sont des
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echanges, qui comportent une entree en relation, par des
procedes particuliers, avec d'autres populations. Les den
rees sont alors proposees. D'autres denrees sont offertes
en echange parIes partenaires. Si l'accord est conclu, des
manifestations religieuses, des ceremonies, peuvent avoir
lieu.

En indo-europeen, rien de semblable; au niveau ou.
les faits de langue nous permettent d'etudier les faits
sociaux, nous sommes tres loin du stade de civilisation
que nous venons de rapporter. Aucun terme ne parait
evoquer les echanges colIectifs des populations primitives
ni les manifestations tribales qui ont lieu acette occasion.

La notion de commerce doit etre distinguee de celIes
d'achat et de vente. Le cultivateur qui travaille Ie sol
songe a lui-meme. S'il a un surplus, il Ie porte au lieu
ou. se ·reunissent les autres cultivateurs pour Ie meme cas
et aussi ceux qui ont a acheter pour leur propre subsis
tance : ce n'est pas du commerce.

Dans Ie monde indo-europeen, Ie commerce est l'affaire
d'un homme, d'un agent. II constitue un metier individuel.
Vendre son surplus, acheter pour sa subsistance person
nelle est une chose; acheter, vendre pour d'autres, est
autre chose. Le marchand, Ie commer~ant est un interme
diaire dans la circulation des produits, de la richesse. De
fait, il n'y a pas en indo-europeen de mots communs pour
designer Ie commerce et les commer~ants; il y a seule
ment des mots isoles, propres a certaines langues, de for
mation peu claire, qui sont passes d'un peuple a l'autre.

En latin, par exemple, Ie terme pretium « prix» est
d'etymologie difficile; il n'a de rapprochement cer
tain, a l'interieur du latin, qu'avec inter-pret-; la notion
serait celIe de « marchandage, prix fixe par accord
commun » (d. inter-). Pour « commerce », Ie latin,
et Ie latin seulement, a une expression fixe, constante,
distincte des notions d'acheter et de vendre : com
mercium, derive de merx, avec mercor, mercator. Nous
n'avons pas d'etymologie pour merx, dont Ie sens est
« marchandise »; proprement « objet de trafic »; d'ou.
mercor « se livrer au trafic, en faire metier » generalement
en pays lointain, et mercator « trafiquant, commer~ant ».

Ces termes, comme on voit, n'ont pas de rapport avec
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ceux qui indiquent Ie fait d'acheter ou de vendre : ce
sont des notions'differentes.

D'ailleurs ce commerce, ce trafic, n'est pas Ie fait de
eitoyens, mais generalement d'hommes de condition infe
rieure qui souvent ne sont meme pas des hommes du
pays, mais des etrangers, des affranchis, specialises dans
cette aetivite. Les faits sont bien connus en Mediterranee
ou. les Pheniciens ont pratique Ie commerce a grande
echelle; plusieurs de:> termes de commerce, « arrhes »
notamment, sont entres dans les langues classiques p~r

Ie phenicien. D'autres encore sont venus par propagation
et par emprunt. Lat. caupo a peut-etre quelque chose
a faire avec Ie kapelos « petit marchand, brocanteur »
du grec, quoique les formes ne se recouvrant pas exacte
ment; ni l'un ni l'autre ne s'analysent; ce doit etre
un emprunt a quelque langue d'Orient. Comme on I'a
vu, latin caupo a donne en germanique par emprunt
kaufen et verkaufen, et du germanique il a passe en slave.

Le grand negoce demandait des termes nouveaux,
formes a l'interieur meme de chaque langue. Ainsi gree
emporos designe Ie marchand en gros dont Ie trafic s'opere
par mer : emporeuomai « voyager par mer » s'emploie
pour les grandes affaires, necessairement les affaires mari
times. La formation d'emporos indique simplement Ie fait
d'amener dans un port en franchissant des mers. Ce n'est
pas un terme specifique relatif a une activite specifique.
Souvent, nous ne savons meme pas si la notion de com
merce a existe. Ainsi, tandis que pour « acheter » et
« vendre », nous avons en iranien des designations
anciennes et en partie communes avec l'indien, il n'y a pas,
dans l'Avesta, une seule mention de termes se rapportant
au commerce. Ce n'est probablement pas la un hasard, car,
quoique les notions religieuses predominent dans ce grand
livre, celIes de la vie quotidienne y trouvent place aussi.
Nous pouvons donc supposer que Ie commerce n'avait pas
cours parmi les activites normales des classes sociales
auxquelIes s'adresse la predication mazdeenne.

On sait qu'il en va autrement dans Ie monde romain.
Outre commercium, deja cite, Ie latin connait negotiumJ

terme qui commande un grand developpement de termes
economiques. lei, les faits semblent si clairs qu'il suffirait
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peut-etre d'une mention. En realite, c'est une histoire
assez singuliere, d'abord en ceci qu'elle procede d'une
expression negative.

II n'y a aucune difficulte dans la formation meme du
terme negotium, de nee-otium, litteralement « absence de
loisirs » ; fot:mation d'autant plus certaine que nous avons
chez Plaute une variante analytique de negotium : feeero
quanquam haud otium est (Poen. 858), « je Ie ferai quoi
que je n'aie pas Ie loisir (haud otium est) ». Les com
mentateurs ont rapproche un autre passage de 'Plaute :
dieam si uideam tibi esse operam aut otium (Mere. 286)
« je te dirai si je vois que tu as Ie temps ou que tu es
dispose am'aider », dit un personnage et l'autre repond :
« je suis dispose, quoique je n'aie pas Ie loisir » quanquam
negotium est, c'est-a-dire « quoique j'aie a faire ». On a
cite aussi quid negoti est, interrogation simple (ou avec
quin) : « quel empechement y a-toil (a faire quelque
chose)? ».

II apparait donc que la notion s'est constituee a date
historique en latin. Cependant, l'analyse qu'on donne de
neg-otium laisse echapper Ie principal. Comment et
pourquoi cette expression negative devient-elle positive?
Comment Ie fait de n' « avoir pas Ie loisir » equivaut-il a
« occupation, travail, office, charge »? D'abord Ie latin
avait-il lieu d'instituer une locution pareille? Du fait
que negotium suppose une locution verbale, negotium
est, que nous avons effectivement, on pourrait induire
que la forme de negation archaique neg- est exclusive
ment verbale. Ce serait inexact. Nous avons bien nee
avec forme verbale dans des textes anciens : ainsi
dans la loi des XII Tables : si adgnatus nee esdt,
« s'il n'y a pas d'adgnatus (pour succeder a quelqu'un,
pour heriter de ses biens) »; ici nee equivaut a non.
Mais nee.s'emploie aussi comme negation de mot: ainsi,
chez Plaute, nee ullus = nullus, ou dans la Oris : nee
ullo uolnere eaedi, « ne pouvoir etre atteint d'aucune
blessure ». De meme, on oppose les « res nec mandpi »
aux « res maneipi », expression juridique bien connue
qui est restee en usage. De nee comme negation de mot,
la langue classique connait des survivances, telles que
neeopinans, neglegens. Rien ne s'oppose donc a ce qu'on
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ait forme en latin un .compose negatif, neg-otium, inde
pendant de la proposition negotium est. Mllis Ie pro
bleme subsiste : pourquoi avons-nous ici une expression
negative et pourquoi ce developpement ?

II n'y a pas d'explication en latin meme. Le fait essen
tiel que nous nous proposons d'etablir est que negotium
n'est pas autre chose qu'une traduction du grec askhoUa
(acrxol£a). II coincide entierement avec askhoUa qui signi
fie litteralement « Ie fait de n'avoir pas de loisirs » et
« l'occupation ». Le mot est ancien; Ie sens qui nous
interesse id apparait des les debuts de l'emploi en grec
(debut du V· siecle). Nous trouvons chez Pindare un
exemple caracteristique : Ie poete s'adresse a la ville
de Thebes qu'illoue : Isthm. I, 2

.•• 'to 'tE6v ...
1tpa:YlJ.a "at acrxol£ac; U1tEP'tEpOV &i}o"OlJ.afo

« je placerai tes interets au-dessus de toute occupation ».
Ce n'est nullement un mot poetique; il est employe par
Thucydide au sens de « empechement, affaire ». On Ie
trouve aussi dans la langue familiere, chez Platon. Socrate
dit, pour prendre conge : ElJ.O£ 'tLC; acrxol£a Wt£ dont
mihi negotium est pourrait etre la traduction latine, exac
tement avec Ie meme sens OU nous rencontrions l'expres
sion chez Plaute.

En outre askhoUa « occupations », signifie aussi
« difficultes, souds » dans l'expression askholian parekhein
« creer des souds, des di£ficultes » ; encore chez Platon :
'to crwlJ.a lJ.vp£ac; 1)lJ.LV 1tapEXEL acrxoA.£ac; « Ie corps nous cree
mille difficultes », qu'on pourrait traduire litteralement
negotium praebere ou exhibere qui a Ie meme sens de
« creer des difficultes a quelqu'un ». On prend aussi
askholia au sens d'« affaire » en general : askholian
agein « poursuivre une affair~ », comme negotium gerere.

En:6.n, de askholia, nous remontons a l'adjectif !lskholos
« qui n'a pas de loisirs », en fait « qui est occupe aquelque
chose ». En latin, nous avons, al'inverse, un adjectif tire
de negotium. Sur Ie modele de otium : otiOsus, on a
constitue negotiosus, qui repond exaetement atous Ies sens
de askholos.
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C'est done Ie grec qui a eommande Ia formation et Ie
sens du mot latin : du fait de la valeur en grec de skholt
« loisirs », askholiaest, des l'origine, un concept positi£.
C'est pourquoi l'analyse de negotium n'exige pas necessai
rement une origine predicative nec-otium (est). C'est un
compose du type nefas. Puis, fixe au sens de « affaires
commerciales, negoce », negotium a produit une serie de
derives verbaux et nominaux : negotiiir"i, negotiiitor,
negotians.

C'est ici qu'une deuxieme intervention du grec s~est

produite, sous une autre forme. Le terme grec askholia
signi£e bien « affaires, occupations publiques ou privees »,
mais sans cette orientation nette vers les affaires com
merciales que comporte negotium. Les Latins eux-memes
nous indiquent qu'ils ont forge ces termes a l'imitation
du grec. Aulu-Gelle nous apprend que negotiositiis est
employe pour rendre polupragmosune et Cichon cree
negotiiilis pour rendre pragmatikos. C'est des lors a l'imi
tation du grec pragma que toute une derivation nouvelle
de negotium s'est organisee. On assiste ainsi a un curieux
preces semantique : negotium, a partir de ce moment-la,
prend tous les sens du grec pragma, il peut signi£er comme
pragma « chose» et meme « personne ».

On a indique parfois que c'etait khr~ma qui avait
ete calque; il n'en est rien; c'est pragmaJ avec toute
sa: famille, qui a servi de modele a negotium et toute
sa famille. De la vient Ie verbe negotiiir"i, imite de prag
mateuesthai « s'occuper de negoce »; Ie nom d'agent
negotiiitor, imite de pragmateuth « negociant ».

Telles sont les conditions dans lesquelles s'est cons
titue, par un preces complexe, tout ce grand developpe
ment lexical latin qui a lui-meme produit des formes
restees vivantes dans beaucoup de Iangues de 1'Europe.
II y a eu deux fois emprunt semantique du grec;
Ia premiere, par calque direct et immediat de negotium
sur askholia j Ia seeonde, pour affecter certains derives de
negotium a des notions d'affaires commerciale~, sur Ie
modele des derives de pragma. La premiere fois, Ia forme
meme a ete imitee ; la seconde fois, Ie sens a ete renouvele.
Telle est cette histoire, beaucoup moins lineaire qu'on ne
Ia presente d'ordinaire et a Iaquelle il manquait une com-
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posante essentielle, tant qu'on n'avait pas reconnu Ies
termes grecs dont les formes latines sont inspirees (1).

II sera utile de jeter un coup d'reil sur les equivalents
modernes de negotium. Le mot fran~ais affaires n'est
qu'une substantivation de l'expression « afaire » : « j'ai
quelque chose a faire », d'oll : « j'ai une affaire. » Mais
Ie contenu semantique qu'a aujourd'hui affaire, affaire
commerciale, est etranger a la signification litterale. Deja,
en grec, c'est pragma, Ie mot Ie plus vague, qui a pris ce
sens precis. En latin, avec negotium, c'est par \Ine expres
sion negative que Ia notion d'« affaires commerciales »
s'est creee : l' « absence de Ioisir » est une « occupation »,
mais Ie terme n'enseigne rien quant a Ia' nature de I'acti
vite. Par des voies independantes, Ies Iangues modernes
ont realise Ia meme expression. En anglais I'adjectif busy,
« occupe, sans Ioisirs », produit I'abstrait business, « occu
pation, affaire ». En allemand, l'abstrait Geschlift est
tout aussi vague : schaffen indique l'action de faire, de
former, de creer en general. En rosse, delo signi£e aussi
« reuvre », puis « affaire », dans tous Ies sens du terme.

Nous voyons ici un grand phenomene commun a tous
les pays et deja revele par Ies premiers termes : les affaires
commerciales n'ont pas de nom; on ne peut pas les
definir positivement. Nulle part on ne trouve une
expression propre ales quali£er d'une maniere speci£que ;
parce que - au moins a l'origine - c'est une occupation
qui ne repond a aucune des activites consacrees et tradi
tionnelles.

Les affaires commerciales se placent en dehors de tous
les metiers, de toutes les pratiques, de toutes Ies tech
niques; c'est pourquoi on n'a pu Ies designer autrement
que par Ie fait d'etre « occupe », d' « avoir a faire ».

Cela met en Iumiere Ie caractere nouveau de ce type
d'activite et il nous est ainsi donne de surprendre, dans
sa singularite, cette categorie Iexicale en voiede forma
tion, de voir comment elle s'est constituee.

C'est en Grece que cette denomination a commence,

(1) Sur negotium, d. notre article • Sur l'histoire d'u mot latin
negotium', Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, Vol. XX,
Fasc. I-II, 1951, pp. 3-7.
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mais c'est par l'intermediaire du latin qu'elle s'est
repandue, et elle agit encore sous des formes renouve1ees
dans Ie monde indo-europeen et jusque dans Ie vocabu
laire moderne de l'Occident.

•••
Parmi les concepts d'ordre economique etudies ici

dans leurs expressions les plus marquantes ou les plus
singulieres, nous remarquons que les termes les plus clairs
sont souvent ceux qui ont assume un sens determine par
l'evolution generale de l'economie et qui denotent des
activites et des techniques nouvelles.

Les difficultes qui se presentent a cet egard sont diffe
rentes de celles que nous rencontrons dans d'autres regions
du vocabulaire indo-europeen. II ne s'agit plus tant d'iden
tifier des survivances que d'interpreter des innovations.
Souvent, les expressions relevent d'un type de designation
nouveau et, en partie, encore actuel.

Cette revue a da prendre comme point de depart des
termes particuliers, deja termes techniques ou pres de Ie
devenir. De la leur diversite, leur distribution inegale, la
variete de leur origine. On assiste a la constitution d'un
vocabulaire specialise parfois a date ancienne, gene
rale~ent au cours de l'histoire propre de chaque langue.

Les termes pour la richesse et les operations telles que
echange, achat, vente, pret, etc. sont toujours en relation
avec des institutions qui se sont developpees souvent sur
des lignes paralleles. De la des analogies entre des proces
independants.

On aura remarque aussi que les usages et les techniques
des peuples indo-europeens sont autrement avances que
ceux des peuples de civilisation archaique. Pour nombre
des proces analyses ici, la difference de 'niveau est consi
derable.

Nous arrivons a deceler dans Ie monde indo-europeen
une civilisation materielle deja tres elaboree des l'epoque
ou nous reportent les plus anciennes correspondances lin
guistiques. Les termes que nous etudions s'inserent dans
un cadre social bien articuIe, qui se dessine en traits sou
vent convergents quoique ades epoques et a des niveaux
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difIerents, en Grece et a Rome, dans Ie domaine indo
iranien, ou en germanique.

A travers quelques-uns de ces termes, c'est l'origine
de notre vocabulaire modeme que parfois on aper~it.

Tout cela ne constitue pas un passe aholi, ne se limite pas
a des survivances, c'est Ie dehut de notions qui vivent
encore sous une forme ou une autre dans nos langues,
soit qu'elles se continuent par tradition directe, soit que,
par voie de traduction, elles aient ete renouveIees.
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chapitre 12
Ie compte et I'estimation

Sommaire. - Lat. duco et gr. hegeomai ont Ies memes sens,
propre « conduire, commander • et figure « croire, juger, esrl·
mer •. Mais il faut se garder d'en deduire qu'il y a eu de part
et d'autre cheminements paralleIes du propre au figure. Alors
qu'on passe direetement de « commander • a « juger (avec
autorite) » pour hegeomai, il y a en latin un intermediaire
coneret - Ia pratique de l'addition - entre les deux sens de
duco.. Cet intermediaire se retrouve, presque identique, entre
putare (uineam) « tailler (la vigne) • et putare (deos esse)
« penser (que les dieux existent) •.

Du sens de « conduire », Ie verbe dueere a evolue vers
Ia notion plus abstraite et plus generale de « juger ».
La construction est alors soit predicative, soit avec une
proposition infinitive: aliquem (avec un predicat adjeetif
a l'accusatH) dueere « tenir quelqu'un pour »; ou bien
dueere regissant une proposition infinitive au sens de
« croire, juger, estimer ».

Cet emploi specifique a un paralleIe dans Ie verbe grec
hegeomai (T)ylOI1a.L), qui correspond pour Ie sens adueo.
II a pareillement une construction transitive « conduire,
mener », et i1 s'emploie aussi au sens de « juger, considerer
queIqu'un comme tel ». Pour expliquer ce fait gree, on
invoque Ie developpement de ducere en latin. Mais eet
empIoi de dueo Iui-meme n'est pas completement eclairci.
En regIe generaIe, quand des acceptions singulieres se
presentent au cours du deve10ppement semantique, i1 faut
voir si des liaisons particulieres ont pu Ies faire nattre.

Dueo ne semblait pas destine a indiquer une operation
de pensee. Au depart i1 signifie exc1usivement « tirer,
entrainer, conduire ». Cependant un exemple unique
d'un poete archaique, LuciIius : sumptus due (impe
ratH) « fais l'addition des depenses », nous fournit l'ex
plication que nous cherchons; i1 faut l'interpreter dans
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Ie sens propre de duco, ici conditionne par Ie regime.
n indique une operation d'un type particulier : l'addi
tion. Dans les civilisations classiques, cette operation est
conduite d'apres un modele different du notre. On faisait
Ie compte des nombres superposes non pas comme chez
nous de haut en bas, mais de bas en haut, jusqu'a atteindre
ce qu'on appelait Ia summa, c'est-a-dire Ie « chiffre supe
rieur ». C'est pourquoi nous disons encore la somme
pour Ie total. Dans sumptus ducere, nous avons donc
cette representation-la, et ducere a son sens original de
« tirer ». On « tire» Ia serie des chiffres de bas en haut,
jusqu'a atteindre Ie total.

CeIa est confirme par une expression tout a fait clas
sique : rationem ducere « faire un compte ». Ratio est
Ie terme technique pour « compte, caIcul ». Nous tenons
done Ie point de depart: c'est I'acte de compter tel qu'on
Ie pratiquait materiellement et par ecrit. II n'est pas
necessaire qu'une civiHsation parvienne a un etat tres
avance pour que ces termes prennent de I'importance :
meme dans une civilisation rurale, les comptes du pro
prietaire sont un element essentiel de l'administration
(d. Caton, Varron)

Par l'intermediaire d'une expression ou ducere signifie
« conduire un compte jusqu'a son total » (ra!ionem
ducere) , done « compter », on arrive a comptendre ali
quid honori ducere « compter quelque chose ahonneur »,
au aliquem honestum ducere « compter que1qu'un comme
honorable ». C'est toujours l'idee de « faire Ie total ».
Les conditions de cette specialisation de sens ont donc
ete produites par la technique du comput. La computa
tion meme, Ie caIcul, est une operation qui conditionne
en generalles operations de la pensee.

Mais qu'en est-it du paralIelisme si curieux du verbe
grec hegeomai? La ligne du developpement semantique
a l'air si pareiUe qu'on serait tente de Ie repeter
textueUement pour Ie grec. II faut toutefois s'assurer que
les conditions sont pareilles OU que I'on puisse avec vrai
semblance supposer au depart les memes donnees qu'en
latin. .

En fait, non seulement les intermediaires manquent
ici, mais Ie sens initial est tout autre. On dit certes exer-
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citum ducere et rttatou hegeisthai. Le sens de hegeomai
est bien aussi « conduire, etre chef, guider, preceder Ies
autres dans une action que1conque ». D'ou. strateg6s « chef
de I'armee », titre qui se trouve tres probablement calque
dans Ie compose ge~manique v. h. a. heri-zogo « ce1ui qui
entralne I'armee » (titre militaire devenu titre de noblesse
Herzog). et celui-ci a son tour par Ie v. slave vo;evod;
« chef d'armee, voivode ».

Mais comment « etre maitre, etre chef» deviendrait-il
« considerer que1qu'un comme »? Nous ne voyons pas
Ie moyen de rejoindre les deux sens d'apres Ie modele
latin; iI n'y a pas dans hegeomai Ia notion d'operation
de calcu!. C'est directement, a ce qu'il nous semble,
qu'on passe du sens de hegeomai, « etre chef, mener »,
acelui de la construction predicative. CelIe-ci est a enten
dre comme « etre guide (dans I'opinion) que ». c'est-a-dire
« penser en assumant la pleine responsabilite de son
jugement ». II y a ici Ia notion d'un jugement d'auto
rite, et en effet hegeomai au sens de « estimer » est sou
vent applique a des matieres qui sont obiet de foi et de
decision, par exemple I'existence des dieux. L'autorite
est ici celIe du jugement individue1, non celIe du pouvoir.
II est interessant d'observer que heJ!eomai dans cette cons
truction predicative est employe, chez Herodote, au par
fait : « avoir autorite (dans I'opinion) que... » II s'agit
d'une opinion enoncee avec autorite par quiconque a qua
lite pour juger.

Nous trouvons un vrai parallele, quoique dp.n<; ~~~

conditions un peu differentes, dans lat. iudicare, d'abord
« juger en tant que juge souverain », puis simplement
« emettre un jugement (de pensee) ». Compare a cette
evolution qui rapproche iudicare de gr. hegelsthai, on
voit combien fallacieux est Ie paraUele apparent entre
ducere et hegetsthai : les deux developpements sont tout
a fait independants et ne se ressemblent que par leur
aboutissement.

Un autre verbe latin est en usage pour « juger, consi
derer, ~stimer »; et I'un de ses composes se rapoorte
au calcu1 ; c'est puto. Ce verbe presente une particularite
singuliere. On ne sait encore s'il faut admettre un seW
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verbe puto ou deux. L'un a un s~s materiel « couper ».
L'autre est un verbe de jugement, de calcul, de croyance
qui admet plusieurs preverbes, particulierement com- dans
computo.

Putare au sens de.« couper» est bien atteste : c'est
un terme rural. Le verbe est employe par les ecrivains de
l'agriculture avec « arbres », « arbustes », « vignes »;
ultem, uineam putare « tailler la vigne », se ren
contre souvent chez Caton, Varron, Columelle. Non seu
]ement puto mais encore, avec Ie meme regime: de-puto,
re-puto (c'est-a-dire repeter l'operation), inter-puto (s'em
ploie aussi pour les oliviers : oleam interputare); et,
mieux connu parce qu'il a subsiste : amputare « taiIler
autour ». Ce verbe puto a un sens technique: « tailler
par excision », specialement des rameaux inutiles.

Cela ne rend-il pas compte de l'autre verbe? On doit
partir d'un emploi metaphorique : rationem putare et
l'interpreter litteralement selon Ie sens technique de puto :
« en suivant (de bas en haut) Ie compte, detacher succes
sivement tous les articles qui ont ete verifies ». De la
« verifier, apurer un compte ». Dne fois chaque article
verifie et par suite retranche, on est au bout de l'ope
ration. De la, rationem putare pour « regler un compte »,
ou putare procede bien de son sens materiel: « verifier de
maniere que, article par article, Ie compte soit reconnu
valable. »

Transpose par metaphore, ce sens est ce1ui que nous
traduisotts par « juger » ou « croire », c'est-a-dire aboutir
a une conclusion apres avoir verifie tous les elements du
probleme, comme on verifie un compte, apres elimination
successive des articles. Quand Ciceron dit : deos esse
puto, ce n'est pas Ull acte de foi. II veut dire : « tous
comptes faits, je crois que les dieux existent. » C'est donc
bien Ie meme verbe, mais particularise dans l'operation
de calcul, et eloigne de ses origines rurales, au point qu'il
est devenu verbe autonome.

Ces trois verbes se ressemblent; ils pourraient passer
pour des synonymes syntaxiques : lat. puto, duco et gr.
hegeomai se construisent pareiIlement. Mais on voit com
bien different leur origine et les cheminements qui les
ont conduits a cet emploi commun.
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chapitre 13
Ie Iouage

Sommaire. - A Ia di1I~rence du fran~is, Ie latin oppose
conducere c prendre en location, louer :. et locare « donner
en location, louer :.. La s~cification de conducere, qui signific
d'abord « conduire », s'amorce dans la pratique militaire du
recrutement et se confirme quand Ie chef (dux) engage des
hommes a prix d'argent : conducere mercede. Parallelement,
locare « mettre une chose It la place qui lui revient ,. se s~cifie
au sens de « louer » des qu'il s'applique It des hommes ou a
leur travail, a plus forte raison si l'on pr6:ise Ie prix du louage :
locare operam suam tribus nummis, lit-on chez Plaute.

Dans Ie monde germanique, l'expression du « louage » remonte
a une tout autre origine : c'est Ia coutume, d~rite par Tacite,
qu'avaient Ies anciens Germains d'enterrer ce qu'ils voulaient
pr~server, qui rend compte de la polys~mie ~trange de got.
filhan « enterrer » et « confier, affermer ».

C'est ici un compose de ducere qui va retenir notre
attention. Pour « louer, prendre en location », nous
avons conducere,. et l'expression symetrique « donner
en location » est locare qui a donne naissance au fran
\;ais louer. On affecte des termes distincts en latin a ces
deux notions que Ie fran\;ais exprime egalement par louer.
Conducere, « louer, prendre a louage », se dit de toute
espece de choses : domestique, troupe, domaine, maison,
fournitures, execution d'un travail; meme la construction
d'un edifice: conducere templum aedi/icandum.

Ce sens particulier de conducere serait derive du sens
general de « conduire » : « conduire des ouvriers, des
soldats » puis les « prendre en location ». On voit la une
expression technique en latin qui a l'air de se creer a
l'interieur de la langue et de se specialiser sous nos yeux.
Mars ce qui echappe, precisement, c'est la transition a
« prendre en location » : autrement, « conduire » et
« louer » restent des notions differentes. C'est ce point
de transition que nous devons elucider.
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II nous faut considerer tout d'abord Ie verbe simple;
duco signifie « conduire »; mais il repond, par l'etymo
logie, a got. tiuhan (all. ~iehen) « tirer ». I.e verbe gotique
est tres employe, avec de nombreux preverbes differen
ciant les modalites de I'action : « tirer », « entrainer »,
« amener ». On rapproche en outre gr. 8cu8uO'cmTOaL'
n.XEO'OaL; nous aurions la un present du type * duk-yo
(mais avec un redoublement : dai-dussesthai), signifiant
« tirer ».

On peut deja, sur la comparaison du gotique et du
latin, fonder la determination du sens premier de duco
qui est « tirer ». Effectivement, avec ensem, il signifie
« tirer I'epee ». On emploie aussi duco avec murum.
vallum « un mur, un retranchement ». Or il y a en latin
un autre verbe « tirer » : traho} devenu traire en fran~ais.

Quelle est la difference entre ces deux verbes ?
Alorsque traho}c'est « tirer a soi, exercer une force de

traction sur que'lque ,chose quiresiste », duco} c'est
« mener selon une ligne etablie »; toutes les acceptions
de duco confirment ce sens. Ducere aquam (d. aquae
ductus) « tirer » I'eau, mais dans un chemin prepare;
ductus peut se dire de littera, la lettre, pour I'ecriture :
une lettre, par sa forme, obeit a un modele prescrit ; dux,
nom d'agent, se,dit de celui qui conduit, qui« tire» dans
la voie OU les autres Ie suivront. Au sens militaire, duco
c'est : tir@r derriere soi, vers un· but defini; Ie verbe
correIatif est sequor « suivre », en epousant Ie mouvement,
I'impulsion' re~e. On connait en outre la locution : ducere
uxorem, duceT'e in matrimonium, « emmener une femme
pour l'epouser ». •

Avec son preverbe, conducere n'est pas seulement
« conduire », mais « conduire de maniere a rassembler ».
De la, Ie sens technique de « contracter » ; en medecine,
conducitur aut laxatur se dit d'un muscle qui se contracte
ou se detend. Pour expliquer conducere « louer », il faut
voir comment il s'emploie quand il s'agit d'hommes. Un
passage instructif de Cesar (B. G. I, 4, 2) Ie montre. Un
chef gaulois, sous Ie coup d'une grave accusation, cherche
tous les moyens pour se defendre. I.e jour du proces
« omnem suam familiam coegit... et omnes clientes obaera
tosque suos conduxit ». II rassemble tout son monde pour
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qu'on lui prete appui devant Ie tribunal: pour les SUos,
Ie verbe est c 0 e g i t « pousser devant soi pour reunir » ;
mais pour les clients et les debiteurs, con dux; t. II
s'applique a ceux sur lesquels on a des droits de patron
a client, de creancier a debiteur. Voila Ie rapport qu'in
dique ici conducere i non pas seulement « rassembler »,
mais « .rassembler en vertu d'une. certaine autorite ».
Effectivement, dans la langue militaire, conducere copias,
c'est « mobiliser » ses propres troupes; conducere sup
pose toujours l'autorite naturelle du dux, et pour les
hommes, I'obligation de se rassembler a son service.

La condition d'emploi est deja donnee pour que
puisse s'accomplir la transition a « louer ». II s'y ajoute
que conducere} quand il signifie « louer, prendre en loca
tion », s'accompagne de mercede i cette adjonction acheve

'Ia specialisation de sens. Par lui-meme, conducere suffit a
indiquer la levee de troupes exercee de plein droit par
I'homme qui reunit son groupe. Mais, meme hors de cette
situation, on peut recruter des hommes en les payant,
mercede, c'est Ie paiement qui assure la possibilite de
conducere. De la, mercede milites conducere - avec
diverses variantes, auxilia} mercenarios conducere. A l'ori
gine, une pratique de chef, la pratique de ceux qui dispo
saient d'hommes liges. Elle suppose, comme dans Ie la6s
grec, l'autorite du chef sur des hommes voues a son service
personnel et toujours prets a prendre les armes pour sa
cause.

Ainsi se fixe Ie sens de « prendre en location », d'abord
pour la location de soldats; ensuite, de ceux dont
on attend un travail qui peut etre difficile ou dange
reux : qu~ ce soient des sicaires ou, plus souvent, des
ouvriers. Dans la langue populaire, chez Plaute, on trouve
souvent conducere pour la « location » de cuisiniers,
de musiciens, de pleureuses a un enterrement, etc. I.e
sens proprement economique est sorti ainsi de la relation
du chef aux hommes sur qui il a autorite ; mais tres tot,
conducere se dit de' la location d'un travail quelconque.
Le nom d'agent partage ces diverses acceptions. I.e
conductor est celui qui se charge de recruter des
hommes en vue d'une expedition. C'est aussi un entre
preneur qui recrute des ouvriers, les « loue » pour
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un travail. Une fois cette notion de « louer » fixee, on
a employe conducere pour une « location » de terrain,
de Maison (agrum,' fundum), non plus seulement de main
d'ceuvre.

Voyons maintenant Ie terme locare. L'opposition lexi
cale avec conducere n'a pu naitre que quand conducere
a pris Ie sens de « recroter, prendre en location ». Nous
devons indiquer brievement ce qui preparait locare a cette
fonction de correlat de conduco. A 1'expression ducere
in matrimonium « prendre (une femme) en mariage »,
repond locare in matrimonium qui se dit du pere de
la jeune fille. Le terme consacre, juridique, est en pareil
cas dare « donner ». Mais locare se trouve souvent chez
Plaute, et meme un ecrivain tres soigne COmme Cesar
en fait usage. On a aussi collocare in matrimonium.

Pourquoi ce verbe ici? Cela est fonction du sens de
locare qui depend lui-meme du sens de locus. Dans des
mots aussi vagues que ceux qui designent les « lieux »,
il faut un peu d'effort pour rencontrer la precision. Locus
est a definir comme la « place naturelle de quelque
chose ». On peut etablir que c'est egalement Ie sens du
terme grec que locus sert a traduire : t6pos ('tCl1tOe;) ; nous
nous bomons a 1'indiquer, la verification est facile.

En consequence, locare n'est pas « mettre quelque chose
que1que part », mais « £aire que quelque chose trouV6
sa place naturelle, 1'emplacement qui lui est du », d'ou
« etablir » ; nous disons dans Ie meme sens etablir sa fille,
c'est-a-dire « la caser ». Ainsi, locare est tres different
de ponere « abandonner, laisser que1que chose a une
place quelconque ».

Le passage au sens de « donner en location » s'est
produit comme dans conducere, quand locare s'applique
a des hommes ou a leur travail : locare operam suam
tribus nummis (PI. Trin. 844), litt. « placer son travail
pour trois eros », c'est-a-dire Ie « louer ». De meme si
on dispose d'un fundus dont on sait qu'on ne peut pas
Ie cultiver soi-meme, on Ie « place »,' on Ie « loue » :
locare fundum. Avec Ie developpement des cites et des
travaux publics, on « met en adjudication » des taches
collectives : locare uiam exstruendam « affermer la cons
truction d'une route ». Alors est etabli Ie sens de « donner
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en location », symetrique mais non contemporain de
1'acception technique de conducere.·

On ne les a employes tous deux en couple que quand
il a £allu specifier respectivement « prendre » et «donner »
a Iouage. Si Ie latin use de deux verbes differents, ce
n'est pas seulement par Ie souci de precision juridique,
bien connu chez les Romains, mais parce que Ie latin man
quait de la £aculte, dont Ie grec disposait, d'em
ployer Ie meme verbe en £aisant varier la voix. Le grec
a conserve longtemps Ia possibilite d'employer un meme
verbe a l'actif et au moyen pour indiquer les deux
notions correlatives, ainsi daneiza « preter », daneizomai
« empronter »; mistho « donner en location », mis
thoumai « prendre en location ». En latin, les verbes
deponents etant sortis d'usage, il n'y avait pas cette res
source. On y a supplee par des moyens Iexicaux,en specia
lisant locare et conducere.

De la se degage un principe de methode sur lequel
il y aura lieu d'insister, au risque de se repeter : quand
la signification d'un vocable se particularise ainsi, il faut
essayer de retrouver les emplois speeifiques qui ont deter
mine Ie sens nouveau.

Voici maintenant un terme tout different qui relomt
les notions que nous etudions. Nous Ie prenons en germa
nique, specialement en gotique : c'est Ie verbe filhan
« cacher » et, avec divers preverbes, af-,' gao, us-filhan
« enterrer ». Mais ana-filhan, etrangement, signifie « don
ner », « livrer » et aussi « louer (donner en location) »,
et c'est par Ia qu'il re1eve de notre sujet d'etude. Le verbe
filhan traduit gr. krupta « cacher » et tMpta « enterrer » :
let filhan, /tepEe; 8ci\jJlX~ « enterre-le », (on emploie
aussi ga-filhan). Pour af-filhan, Ie sens est « cacher,
derober aux regards» : Luc 10, 21 a.dxpvtIJac; 'tlXV't<X a.1CO
CTOCPWV « tu as cache (affalht) ceci aux sages ». Quant a
ga-filhan, il traduit egalement thapto « enterrer » : !'t<icpT}
« il a ete enterre », gafulhans war. Ceci est confirme
par d'autres temoignages germaniques : v. h. a. fel(a)han
« enterrer, cacher ».

Le cas de anafilhan est tout particulier. Ce verbe, atteste
abondamment, traduit paradid6nai « rem.ttre aquelqu'un,
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livrer en confiance », et ekdidosthai « louer, affermer ».
Nous en avons un emploi caracteristique dans une para
bole, Luc XX, 9 : un homme plante une vigne et l}aflerme
a des paysans parce qu'il doit partir: anafalh ina waurst
w;am} E;EOO't'O 'YEWP'YO~~. La meme relation apparait encore
dans m. h. a. bevehlen « enterrer ; confier » ; d. allemand
befehlen} empfehlen OU ne subsiste plus que la notion de
« commander, recommander ».

On ne voit pas que ce developpement semantique
ait ete bien explique. Une pareille transition reste au
premier abord incomprehensible : comment Ie verbe signi
fiant « cacher », muni d'un preverbe marquant Ie mouve
ment vers queIqu'un, est-it arrive au sens de « transmettre,
confier, mettre en location » ?

Or, la representation initiale qui est impHquee dans
ces significations divergentes se decouvre dans la des
cription de certains usages des Germains chez Tacite.
Germanie} 16 : « les peuples des Germains n'habitent
pas de vil1es, ne supportent pas de demeures contigues ;
leurs villages, differents de ceux des Romains, ne s'ap
puient pas et ne tiennent pas les uns aux a:rtres, mail:>
chacun entoure sa demeure d'un grand espace... »; puis
apres avoir souHgne qu'its n'ont pas les memes methodes
de construction que les Romains, Tacite poursuit (16, 4) :
« its ont I'habitude de creuser des cavites souterraines
qu'ils chargent en dessus de gros tas de fumier, refuge
contre l'hiver et receptacle pour leurs moissons; ainsi
Us adoucissent la rigueur du cHmat et si un ennemi
survient, il ravagece qui est a decouvert; mais ce qui
est cache et enfout eC'happe a l'attention parce qu'il faut
Ie chercher. » (Solen! et subterraneos specus aperire eos
que multo insuper fimo onerant) suflugium hiemi et
receptaculum frugibus. quia rigorem frigorum eius modi
molliunt} et si quando hostis aduenN} aperta populatur}
abdita autem et defossa aut ignorantur aut eo ipso fal/unt}
quod quaerenda sunt.)

Voila l'usage qui peut eclairer les emplois de lilhan.
Le premier· sens de filban est « cacher, enterrer »; on
ne serait pas surpris que l'operation decrite par Tacite
fUt justement celie que les Germains denommaient par
ce verbe. La signification enigmatique de anafilhan (qui
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traduit paradid6nai) paradosis) « transmettre, livrer que!
qu'un ou quelque chose », s'expliquera comme « livrer
ce qui a ete mis en sfuete et cache » ou « livrer pour etre
mis en sfuete ». C'etaienf des choses precieuses, de la nour
riture qu'on mettait ainsi a l'abri.

De la sorte, la notion de « transmettre en secmite »
prend orjgine dans l'usage de conserver cachees les res
sources indispensables. Puis elle evolue vers Ie sens d' « af
fermer » qui est ici une specialisation de « confier ».
anafilhan peut alors traduire ekdidosthai, paradid6nai ;
« .livrer ~ quelqu'un de confiance, lui confier ce qu'on a
mlS en reserve ».

Voil~ une. possibili.te ~'explication ?e ce deve!oppe
ment semantlque partlCU~ler au, germ~que, qui ne peut
~as trouv~r ~ans des ra~sons etymologlques sa justifica
tIOn. On etudlera plus 10m la relation de bergen « mettre
a l'abri » et borgen « preter ; emprunter », en allemand.

II n'y a donc. pas d'~xpressions specifiques pour
« louer » en germanlque, malS seulement une specialisation
du,v.erbe « m.ettre en ~ecutite, transmettr; (une possession
precleu~e, nuse. en reserve) ». Les operations d'argent,
tntrodUltes tardlvement, ne peuvent avoir une termino
logie particuliere en gotique. lci encore, on saisit la com.
plexite de ces usages de la vie economique, qui se creent
ades dates variees, a pa~tir ?e no~io~s d~fferentes et qui
empruntent Jeur vocabulalre a des~mStltutlons anterieures.

161



I,

chapitre 14

prix et salaire

Sommaire. - Etudies dans leurs emplois les plus anciens et
rapportes a leur origine indo-europeenne, les mots pour « sa
Iaire » - en particulier gr. misth6s, got. laun (all. Loh,,) 
nous reveIent qu'avant de designer Ie « prix d'un travail (que!.
conque) », ils ont signifie « recompense pour une action d'ecIat ..,
« prix d'une competition ...

Quant a lat. merces, qui ne signifie pas non plus « salaire ..
au sens modeme, son rapport avec merx « marchandise .. trahit
l'introduction de l'argent dans les relations entre hommes pour
acheter des services comme on achete une denree.

Parmi les termes qui denotent les relations d'echange,
il faut donner une place a celui de « salaire », d'autant
plus que, ici au moins, nous avons une correspondance
indo-europeenne bien attestee et un sens clair.

II s'agit du groupe de mots dont les representants
sont : gr. misth6s (!J.~er66~), skr. m,q.ha., avo miida, got.
mizdo, v. s1. m'izda, terme commun a l'indo-iranien, au
grec, au germanique, au slave. La constance des formes
est remarquable et aussi celie du sens. II n'y a entre les
mots cites qu'une difference assez faible et qui, a pre
miere vue, n'est pas de nature a eclairer la genese du
sens de « salaire ».

Neanmoins, il sera utile d'etudier d'un peu plus pres
cette correspondance pour essayer de mieux determiner la
notion. La forme, en elie-meme, ne se laisse pas analyser :
nous sommes en presence d'un derive, dont la base n'ap
parait pas; si c'est une racine verbale, nous ne savons
pas la degager et nous n'avons pas Ie moyen de l'iden
tifier. C'est donc un substantif isoIe (on peut seulement
rapprocher ved. m,q.ha- de m,q.hvas- « genereux »), mais
qui appartient au vocabulaire Ie plus ancien.

Le terme vedique m,q.ha- ne signme pas proprement
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« salaire », mais « competition '» ou « prix d'une com
petition ». Les faits avestiques sont ici a considerer;
miida- est atteste plusieurs fois, notamment dans les
Gathas, et il est regi par Ie verbe han- (ceci est
constant) dont Ie correspondant sanskrit est san-, pro
prement « gagner ». Si nous etudions les emplois
de han- avec miida, nous voyons que ce n'est pas d'un
salaire en echange d'un travail qu'il est question ici,
mais d'une recompense - materielle ou non - en echange
d'une activite, surtout d'une activite deployee au service
de la foL On ne doit pas s'etonner que Ie terme se trouve
delimite dans cette acception : les Gathas de l'Avesta
sont un texte poetique et theologique, une suite de pre
dications vehementes en faveur de la foi zoroastrienne.
Tous les termes 'pregnants sont charges d'une valeur
religieuse.

C'est toujours par un travail ou un merite au service de
la foi, qu'on gagne Ie miida. Mais au moins une fois
cette recompense prend un aspect ,concret, Yasna 44, 18 :
« accorde-nous Ie miida que tu nous avais promis, a
savoir : dix juments pourvues de males et un chameau ».
C'est la seule fois qu'il s'agit d'une remuneration mate
rielIe; dans les autres exemples, elle est d'ordre spiri
tuel : c'est la felicite, recompense attribuee dans la
vie, future. On relevera cette rencontre curieuse avec
1'emploi paralIele du grec misthas dans les Evangiles. Cela
tient a1'identite des conditipns initiales : c'est Ie Royaume
futu!' la « royaute desirable » pour employer la termino
logie 'avestique, qUl est au premier plan de la predication
zoroastrienne; dans ce royaume, dans cette felicite pro
mise reside Ie miZda.

En comparant les termes vedique et avestique, nous
voyons se dessiner une signification plus precise, orientee
tout autrement qu'elIe ne semblait. II ne s'agit pas d'un
avantage de caractere economique ni d'une retribution
reguliere; ni du salaire d'un travail ordinaire, mais plutot
d'une recompense - de caractere materiel ou non 
attribuee a celui qui sort victorieux d'une lutte ou d'une
competition. Cela rend vraisemblable que, al'interieur du
vedique, miq.ha- est apparente a miq.hvas- « genereux ».

C'est Ie terme grec qui est Ie plus abondamment repre-
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sente; gr. misthas a effectivement, des les textes homed
ques, la signification de « salaire » au sens ou nous
l'entendons. Les exemples sont clairs : II. 21, 445,
Poseidon rappelle qu'il a travaiIIe pour Priam mistMi epl
rhet~i, IJ,w6ij> htL ~1)'tlfl « pour un saIaire fixe », il s'agit
ici vraiment d'une retribution.

Quelle. etait cette retribution? Dans un passage de
1'0dyssee (18, 358 ss.) un homme qui travaiIIe pour un
misthas nous dit ce qu'il gagne : sa nourriture de bIe
quotidienne, des vetements, des chaussures; tel est Ie
misthas d'un salarie. Nous apprenons qu'il y avait sou
vent contestation quand Ie salarie ne recevait pas son
salaire ou bien n'en recevait qu'une partie.

Cependant, iI y a des exemples ou « salaire » ne con
vient pas, ou 1'emploi de misthas suggere un sens pro
bablement plus ancien; en II. 10,304, on demande dans Ie
camp troyen un volontaire pour accomplir une recon
naissance perilleuse chez les Acheens; et 1'on promet
un grand don : owpcy btL IJ,EyciAfj); IJ,L0"6oc; oE at &pXLOC;
£O"'mi « et iI aura un misthas assure » : un char accom..
pagne de deux beaux chevaux.

La condition de celui qui recevra ce misth6s est tout
autre que celIe d'un salarie. II aura accompli un exploit
et Ie misthas est la recompense proposee pour 1'accom·
plissement de cet exploit. Nous aboutissons ici ala signi
fication alaquelle renvoient deja les termes indo-iraniens ;
Ie misth6s n'est pas un pavement regulier, mais Ie prix
que remporte Ie gagnant d'un concours, Ie heros d'une
action difficile.

De cette interpretation, nous avons encore une preuve,
sur laquelle on doit s'arreter, parce qu'elle n'a pas encore
ete remarquee. Un verbe particulier se compose avec
misthas pour dire « gagner un salaire » : mistharnein
(!J.LO"ea.pVELV) « travailler pour un salaire, etre salarie ».
On reconnait dans ce compose Ie verbe arnumai ('IfPVlJIJ,a.L)
qui a des emplois homeriques clairs, assez peu nombreux
pour qu'on puisse les parcourir tous.

D'abord, fait remarquable, les grammairiens anciens
traduisent ce verbe par antikatallassesthai « obtenir a la
suite d'une epreuve de rivalite »; cette definition dont
les lexicographes modemes n'ont pas tenu compte est

165



LE VOCABULAIRE ,DES INSTITUTIONS INDO-EUROPEENNES

certainement exacte, comme Ie montrent les exemples
homeriques : tout au debut de I'Odyssee (1, 5), il s'agit
des miseres d'Ulysse, Ie heros que Ie poete demande a la
Muse de chanter, a.pvu~vo<; or. 'I 't£ ~IJX1)V xat v60"'tov ha£pwv
« celui qui gagne sa propre vie et Ie retour de ses compa
gnons ».

II gagne de haute lutte, au cours d'epreuves dont il
a triomphe, Ie prix, qui est d'avoir sauve son ame et
assure Ie retour de ses compagnons. Ailleurs, II. 1, 159,
timen arnusthai « gagner sa time », gagner la part d'hon
neur qui revient au chef, Agamemnon, a la guerre ou
dans une competition (d. 5, 553); ou encore arnusthai
mega kleos (6, 446) « gagner une grande gloire au com
bat ». Enfin, dans la poursuite d'Hector par Achille lors
du combat supreme -- c'est Ie texte Ie plus significatif
(22, 160) : OUX i.£pil'i:ov O\JOE ~O££1')V a.pvuo1h}v &; 't£ 'ItoO"O"tv
a.i8>..t.a y£vE'tal. a.v8pwv « ils ne cherchaient pas a gagner
Ie prix que les hommes se disputent a la course », mais
l'enjeu veritable etait la vie d'Hector poursuivi par
Achille.

Ainsi arnumai signifie « remporter de haute lutte un
prix ». Est-il fortuit que mistharnein soit compose avec
un verbe aussi specifique, qui implique justement la recom
pense attachee aune epreuve? Au reste, ne disons-nous
pas nous-memes « gagner » un salaire comme aussi
« gagner » un prix, une victoire? Ainsi, directement ou
indirectement, misth6s est bien la meme notion que nous
constatons en indo-iranien : prix fixe d'avance dans une
competition. Ce sens est mieux conserve dans la tradi
tion heroisante des hymnes vediques. Mais il est encore
reeonnaissable chez Homere. Tel est Ie premier emploi
de misth6s. Meme dans Ie sens de « salaire », survit
encore la notion de « retribution fixee a l'avance et payee
quand on vient a bout du travail ». Le "prix" du concours
est devenu Ie "salaire" du travail.

Le gotique et Ie slave ne nous apprennent pas grand
chose; Ie gotique mizdo sert a traduire gr. misth6s et
ne presente pas de variation instructive. Cependant il y a
en gotique, acote de mizdo, un autre terme qui rend aussi
Ie gree misth6s,. c'est laun (v. h. a. lon, all. Lohn), qui
repose sur un ancien neutre * launom. Cette concurrence
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avec l'aneien terme indo-europeen merite par elle-meme
de retenir notre attention.

Le gotique laun n'est pas isoIe dans Ie vocabulaire
indo-europeen; toutefois, avant de l'etudier dans ses
correspondances, nous examinerons la signification qui se
degage de ses emplois. II traduit a la fois misth6s, opsania,
kharis ,.. c'est probablement qu'il· ne repond exactement
a aucun de ces trois termes grecs.

Un passage notamment nous montre comment laun et
mizdo jouent ensemble dans la semantique gotique, la
ou Ie modele grec emploie Ie meme terme misth6s.
Mt VI, 1 laun ni habaip fram atttn izwaramma... « vous
ll'avez pas de laun (lJ.l.cr6ov oux EX£'t£) de votre pere »,
puis : « je vous Ie dis en verite, les hypocrites re~oivent

salaire » (a.'It£XOIJO"l. 'tOV 1J.l.0"8ov av't'wv) andnemun mizdon
seina.

Pour traduire Ie meme terme, Ie gotique emploie deux
mots differents a une ligne d'intervalle. La seconde fois,
mizdo, parce qu'il s'agit d'un veritable salaire humain,
Ie salaire de ceux qui sont appeles des hypocrites, dont
Ia recompense est de la consideration ou d'autres avan
tages. Quand Ie saIaire est a recevoir du pere qui est dans
les eieux, cette fois, c'est laun,. on n'a pas cru pouvoir
dire mizdo.

C'est laun egalement qui est employe pour rendre une
expression tres crue, Ie mot populaire opsania,. Rom. VI,
23 launa frawaurhtais daupus ('teX. btIJwvl.a 'tij<; a.lJ.ap-r'a<;
Mva'to<;) « Ie salaire du peche, c'est Ia mort ». Par opsania
on entend proprement Ia « soIde », Ia nourriture autre que
Ie pain : viande et surtout poisson, assuree aux soldats,
de la : saIaire du soIdat, qui est paye en vivres. lei, figu
rement, c'est Ie salaire, la retribution du peche, et laun
est au pIuriel a cause du pluriel gree. Autre exemple : si
vous rendez ce qu'on vous donne, si vous aimez ceux qui
vous font du bien, si vous etc., ou est votre kharis?
(Luc VI, 32-33-34), kharis « grace» est traduit par laun.

Void maintenant deux composes qui aident a serrer
Ia signification : sigis-laun.« Sieges Lohn », « Ie laun
de la victoire » traduit brabeton, Ie « prix» donne par Ie
brabeus, l'arbitre, au vainqueur d'une competition. C'est Ie
terme employe pour Ie prix gagne dans la course au stade ;
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Ie texte (I Cor. IX, 24) Ie dit formellement : « de tous
ceux qui courent dans un stade, un seul obtient Ie sigis
laun. »

Le second compose est curieux : launa-wargs (II ri
moth. III, 2) traduisant akharistos « ingrat, ingrii
tus » (Vulg.). C'est -wargs qui remplit ici la fonction
de preverbe negatif, alors que Ie gotique avait la facilite
de former un adjectif negatif avec uno. Le sens de
-wargs est precis et fort : (ga- )wargjan signifie « con
damner », wargipa « condamnation », v. Ii. a. warg « cri
minel ». C'est une notion proprement germanique : Ie
warg est mis hors la loi et banni de la communaute. Le
compose launa-wargs signifie donc proprement « destitue
de laun », celui a qui Ie laun est refuse. C'est un
terme tres rigoureux, beaucoup plus que celui qu'il rend.

Nous voyons ainsi que laun est tout autre chose qu'un
salaire; c'est un don de faveur ou un avantage gagne par
une activite qui n'est pas un travail ordinaire (auquel
cas mizdo eut ete Ie terme convenable), proprement une
« grace » obtenue ou un « prix » remporte.

Par la comparaison, nous avons Ie moyen de circons
crire davantage Ie sens : lau- est bien atteste notamment
par lat. lu-crum (de * lau-tlom), lucror.

Le sens de lucrum est Ie gain, Ie benefice, avec l'idee
qu'il represente quelque chose d'inespere, un surcroit
inattendu. Dans d'autres langues, cette signification se
specialise: skr. Iota, lotra « butin » (mots de lexiques)
- ce qui rejoint les termes slaves : lovu « butin », loviti
« prendre, capturer ala chasse », « realiser une prise» ;
gr. lets (A.T)tc;) « butin », letzomai« faire budn », leistor
« brigand ».

Le butin de guerre, la prise de chasse, sont precise
ment des avantages sur lesquels on ne peut pas compter
par avance, ce sont les « faveurs » du sort. Cette racine
se retrouve en grec dans une autre famille, celle de apo
lauo « jouir ». Quoique « jouir » soit Ie sens classique de
ce verbe, Ie sens ancien apparait encore. Par rapport a
l'idee de « butin », c'est un developpement aise
asuivre : « realiser tin butin et en jouir », « tirer profit
d'une prise de guerre ou de chasse ». Le point de depart
de germ. * launom, got. laun sera donc « benefice realise
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par prise, butin », ici en consequence Ie gain, tout diffe
rent du salaire que· procure Ie travail regulier.

Nous voyons done ici converger et voisiner, dans Ie
vocabulaire gotique, avec mizdo et laun, deux notions
radicalement differentes; la premiere evoque la compe
tition et Ie prix qui y est attache; la seconde, Ie butin
de guerr& ou de chasse, puis la faveur ou la recompense
en general.

Reste un troisieme terme a considerer qui est limite
au latin : merces, genitif mercedis « salaire, retribution »,
d'ou. proviennent mercenarius et tous les mots qui s'y
relient. La particularite de merces est qu'il a clairement
une relation avec merx, mais que Ie sens des deux mots a
fortement diverge. Au point de vue morphologique,
merces est une formation en -ed-. Nous avons peu d'exem
pIes de cette formation et pas d'unite dans ces exemples ;
ce sont en general des termes peu clairs. II y a bien hered-,
mais c'est un adjectif, alors que merced- est un substantif
forme sur un autre substantif.

Cette particularite notee, on doit tenter de comprendre
comment merces se relie a merx, et quel peut etre Ie
rapport entre la notion de « marchandise » (merx)
et celle de « retribution » (merces). II faut Ie souli
gner, la merces est tout autre chose que Ie « salaire ».
Ce que la merces remunere n'est justement pas un travail
d'ouvrier, mais les bras d'un homme, Ie service d'un soldat
ala guerre, la science d'un jurisconsulte, et puis, dans la
vie publique, l'intervention d'un homme politique, ce
qu'on appelle un trafic d'influence.

Cette « remuneration » particuliere est ainsi mise en
liaison avec les termes etudies dans Ie vocabulaire
commercial. Mais elle ne releve pas du « commerce »
au sens ordinaire.

La notion qui doh unir merx et merces est que Ii!
remuneration est faite en argent : merx, en tant que
« marchandise », est la marchandise obtenue pour de
l'argent. Non plus Ie troc, l'echange d'une chose contre
une autre, mais bien un achat commercial, realise moyen
nant argent. Tel est Ie fondement du rapport entre les
notions de merx et de merces. Pour mieux Ie comprendre,
comparons Ie cas du fran~ais denree ",' c'est en ancien
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fran~ais la deneree, .c'est-a-dire « ce qu'on peut obtenir
pour un denier », Ie produit en tant que susceptible
d'etre paye, en tant qu'il entre dans Ie « commerce ».
C'est Ie rapport entre merx et commercium.

Merces est done un paiement qui retribue la dispo
sition temporaire d'un homme pour un dessein particu
lier. Le terme signale une notion toute nouvelle, I'in
troduction de l'argent dans les relations entre hommes
pour acheter des services comme on achete une denree.

Ces termes differents, rapproches ici pour leur signifi
cation, ont des liaisons qu'il faut ressaisir loin si l'on veut
comprendre qu'ils aient pu converger a partir d'origines
diverses. lIs revelent la complexite des grands faits
de civilisation qu'ils denotent. On aper~oit ici de quelle
maniere, dans Ie vocabulaire et I'economie des differents
peuples indo-europeens, la notion de « salaire » s'est
realisee a partir de la notion de « recompense» de guerre
ou de jeu, a mesure que s'etablissaient des relations de
travail fixees, la notion de « commerce » et de « mar
chandise » determinant a son tour un nouveau type de
« retribution ».
, Les memes proces se repetent dans les denominations

renouveIees de nos langues modernes. Par exemple la
notion de solde (d'ou celle de soldat < ital. soldato
« retribue par une soIde »), s'est formee en tant que
« retribution des gens de guerre » ; on y percevait autre
fois Ie rapport avec lat. solidum « piece d'or » (d'ou
notre sol, sou). Un moderne aurait quelque peine a
imaginer, tant ces signes lexicaux ont pris de distance
entre eux, que Ie salaire etait, dans sa forme latine, un
salarium, 1'« argent donne aux solOOts pour acheter du
sel » (lat. sal); que payer derive du lat. pacare « satis
faire, calmer » (par une distribution d'argent ); que les
I!,oges sont bien Ie plurie! de gage « garantie, ran~on ».
Les images de la guerre, du service mercenaire ont pre
cede et engendre celles du travail et de la retribution
legale qui y est attachee.
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cn~ance et croyance

Sommaire. - L'exacte correspondanoe formelle de lat. cre-ao
et de skr. lrad-dhac garantit un heritage tres ancien. L'examen
des emplois de lrad-dhii- dans Ie Rig Veda fait discerner pour
ce mot la signification « d'acte de confiance (en un dieu) impli
quant restitution (sous forme de faveur divine accord6e au
fideIe) •. Porteur de cette meme notion complexe, Ie *kred·
indo-europeen se retrouve, Iaicise, dans lat. credo « confier
une chose avec certitude de Is recuperer •.

Comme les designations du « salaire », celles qui sont
relatives ala notion de « pret » ou d' « emprunt » n'ont
pas, a 1'origine, un sens proprement economique.

Un « pret », c'est de 1'argent, des valeurs confies
pour, etre ulterieurement restitues. Nous pouvons nous
contenter de cette definition qui convient a des termes
dont les uns sont communs a plusieurs langues indo
europeennes, tandis que les autres resultent d'un deve
loppement recent.

Nous allons considerer d'abord un terme latin dont 1a
signification est plus large et qui s'eclaire par une cor
respondance assez etendue et ancienne. II s'agit de lat.
credo et de ses derives. La notion de .« creance » se
trouve elargie des Ie commencement de la tradition en
celIe de « croyance ». Deja 1'ampleur de cette signification
pose Ie probleme de savoir comment ces notions se lient
en latin, car les termes correspondants en d'autres langues
denotent aussi 1'antiquite de la notion et 1'etroite asso
ciation des deux sens.

La distribution dialectale des termes est tres particu
liere : d'un cote en latin credo, en irlandais cretim et a
1'autre bout du domaine indo-europeen, sanskrit sraddhjj,
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verbe et substl'Ultif feminin, et paralleIement, avestique
zrazda.} theme verbal et aussi substantif. En indo-iranien,
Ie sens est egalement « croire », avec la meme construction
qu'en latin, a savoir regiine au datif. Hans Kohler l'a
etudie en detail dans une dissertation (Gottingen, 1948)
sur la notion de sraddha dans les litteratures vedique et
bouddhique. .

NO\1s avons la une des correspondances les plus ancien
nes du vocabulaire indo-europeen; elle est remarquable
en ce que (comme on l'a deja note), elle est attestee seu
lement aux deux extremites de l'aire commune; et comme
pour nombre de termes importants, relatifs aux croyances
et amr institutions, qui sont dans ce cas, cette survivance
denote un archaisme.

Ce fait est corrobore par l'antiquite de la formation.
Nous sommes en presence d'un ancien compose verbal,
constitue a l'aide de * dhe- ; Ie prototype se restitue facile
ment en * kred-dhe- « poser Ie * kred », phonetiquement
credo repose sur * crezdo, correspondant a skr. sraddha.
En a\Testique, ou l'on attendrait * srazda, nous avons
zrazda, avec z initial, par assimilation; done toutes les
formes se recouvrent exactement. Dne pareille identite
de formes dans ces conditions garantit un heritage lexical
ndeletnent conserve.

Quand J. Darmesteter a etabli pour la premiere fois
cette correspondance, il VOyAit dans Ie premier element Ie
nom du creur (lat. cor, cordis). Cette interpretgtion a ete
tres \Tite abandonnee pour diverses raisons sur lesquelles it
fa~t revenir parce que Ie probleme etvmologiaue est
aUIOUl'd'hui remis a 1'0rdre du iour. On considere en
general ,. kred comme un mot distinct signifiant « force
magique »: * kred-dhe- signifierait done : « poser en
quel<llI'un la * kred (d'ou resulte la connance). ». Ce
n'est pas tres simple, mais on ne peut pas a priori s'at
te~dr~ a ce que cette notion corresponde a nos represen
tations modernes.

Le probleme a ete repris a nouveau par Kohler qui
a examine Ie sens du verbe et du nom en vedique et
indiq~e ce qui parait en resulter pour l'etymologie indo
euroPeenne. seton lui, l'etymologie de Darmesteter par
* kred} nom du creur, aurait ete ecartee a tort; si nous
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revenons a l'explication de * kred-dhe- comme « mettre
son creur dans quelqu~ chose », nous voyons se deve
lopper sans difnculte les differents sens attestes et qui
restent constants en indien, tant en vedique qu'en pili, y
compris Ie sens tardif de« desir ». Si Ie terme vedique
se rapporte bien ala « ~royance », ce n'est pas aun credo
theologique, mais ala « confiance » que Ie fidele temoigne
aux dieux, a leur force, particulierement a Indra, dieu
de l'aide, du secours, qui est en tete de tous le~ autres.
Ce concept religieux central dans la religion du sacrifice
qu'est la religion vedique s'enoncerait, selon Kohler, par
une succession de trois termes : « Treue » (foi), « Hin
gabe » (Ie fait de donner), « Spendefreudigkeit » (joie
a offrir, liberalite dans Ie don). De « foi » a « offrande
liberale (dans Ie sacrifice) », l'evolution s'accomplirait
d'abord dans Ie nom, ensuite dans Ie verbe.

On rencontre Ie con~ept divinis¢ dans les textes vedi
ques : c'est la deesse Sraddhii qui est celle de I'offrande ;
puis, dans une perspective ecclesiastique, Ie terme desi
gnerait la « confiance » du laic dans Ie brahmane et dans
son pouvoir, correlative a la generosite dans I'offrande.
On passerait ainsi de la connance dans les dieux ala puis
sance de I'offrande.

Pour Ie reste, Kohler poursuit l'histoire du terme dans
lesupani~ad et les te}(tes bouddhiques ou apparaissent
la notion de « croyance » qui subsiste et celie de « gene
rosite dans I'offrande». Le sens initial serait done « placer
son creur », selon I'ancienne etymologie que Kohler veut
ressusciter et qu'it penSe demontrer par les notions qu'il
degage en vedique.

Que peut-on retenir de cette conclusion? Laissons
pour l'instant l'etymologie, nous y reviendrons en demier
lieu. Si sraddhii en vedique signine « croire, avoir con
nance en '», on ne nOlls dit pas comment se definit la
« croyance ». II semblerait que cette notion fut en vedique
pareille a celle de « croyance » en latin ou en irlandais,
ou elie est deja fixee des l'origine; nous n'aurions done
plus alers que l'etymologie pour nous renseigner sur son
fondement.

En realite, a I'aide des textes cites exhaustivement par
Kohler, it est possible de caracteriser de fa~on un peu
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plus precise cette notion. Le terme srad- ne se compose
pas avec d'autres verbes que -dha, sauf une fois kar- (kr-)
« faire ». Mais srad-kar- est artificiel et peu clair : tout
Ie monde en convient. II faut aussi remarquer que Ie
verbe sraddhii- est souvent traite comme un compose a
preverbe, ou que les membres peuvent etre disjoints;
irad. d'un cote, dha de l'autre. Cette croyance n'est jamais
croyance en une chose; c'est une croyance personnelle,
l'attitude de l'homme vis-a-vis d'un dieu; non pas meme
une relation d'homme a homme, mais d'homme adieu;
la sraddha s'adresse particulierement a Indra, dieu natio
nal, heros dont les exploits remplissent Ie Rig Veda. Par
un transfert connu, toutes les fois qu'une divinite a une
fonction, c'est de cette divinite que les hommes ont besoin
pour accomplir cette meme fonction sur terre; c'est pour
quoi l'homme a besoin d'Indra pour etre lui-meme victo
rieux dans la lutte.

(1)

Tout d'abord, un texte qui montre dans quelles condi
tions cette croyance est placee en Indra
." sraddhitarp. tt: mahatfiindriyfiya,
lidhii manye stat te asmii adhayi
vffii codasva mahate dh/maya R. V. I, 104,6 .
... « on a fait connance a ta grande force indrienne, c'est
pour ce1a que precisement j'ai pense (manye) : on t'a fait
connance, elance-toi comme un taureau pour conquerir
Ie grand prix du combat ».

II s'agit de gagner Ie prix du combat; ce n'est pas
une guerre, mais un combat singulier, une rivalite, une
joute. Dieux ou representants des dieux, chacun a ses parti
sans et la cause du dieu est celle de tous ceux qui Ie sou
tiennent parce qu'ils mettent dans Ie dieu leur foi, leur
confiance.

(2)

Void maintenant un passage ou pour la premiere fois,
probablement la seule, apparait une question sur l'origine
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des dieux et un doute sur leur existence. (R. V. II, 12 5)
« celui dont on demande "ou est-il ?", Ie ( dieu) e:ffray~t
dont on dit "il n'existe pas", celui-Ia fait disparaitre
(miniiti) les richesses de l'ari (le rival) comme (un joueur)
~es d~s;, .a~e~ confiance en lui », so arya~ pUff!r vija
wit mmiitt srad asmai dhatta.

II s'agit.d'une joute, ou Ie dieu, dont certains vont jus
qu'a douter qu'il existe, enIeve tout, amoindrit l'enjeu du
rival. Donc ... srad asmai dhatta « croyez en lui! »

Ce dieu est un champion qui porte l'espoir des hommes
dont il represente la cause ; les hommes doivent renforcer
son pouvoir en faisant cette sraddhii ; on place donc srad
en lui pour qu'il triomphe au combat : Ie dieu doit jus
tifier cette connance par ses exploits anterieurs.

(3)

Dans un autre texte (X, 147, 1), srat te dadhiimi « je
place ma confiance en toi, parce que tu as ecrase Ie dragon
et accompli l'exploit viril ». II s'agit du combat de Indra
contre Vrtra, exploit anterieur qui engage Ie fidele a lui
donner sa confiance.

(4)

Void une invocation au couple de dieux Nasatyas (les
Asvins, correspondants des Dioscures), ces jumeaux qui
sont des dieux guerisseurs et savants (X, 39,5) : « nous
vous invoquons, pour vous engager a nous renouveler
votre faveur, 0 Niisatyas, pour que cet ari (compagnon
de clan) ait conftance en vous ».

On veut obtenir de ces mededns divins la preuve
qu'ils sont capables d'aider les hommes, pour que
1'« autre» (l'ar; ) qui ne croit pas en eux, leur accorde
desormais sa confiance et soit leur appui.

(5)

Pourquoi? - un- texte donne la reponse (VII, 32,
14) : « quel homme, 0 Indra, s'attaque a celui dont tu es
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Ie tresor » (tva-vasu « qui t'a pour bien, pour fortune »).
« En se confiant Ii toi, sraddha te, Ie heros s'efforce de
gagner Ie prix (du combat) au jour decisif. »

(6)

« Parce que j'ai dit : en vous choisissant, 0 Indra et
Agni, DOUS devons enIever par Ia Iutte ce soma aux Asuras
(qui sont Ies ennemis des dieux), venez pour appuyer Ie
frad et buvez du soma exprime (suta) (I, 108, 6).

(7)

« 0 toi, Indra, rejoui par Ia sraddha et par Ia boisson
de soma, tu as, en faveur de Dabhiti (ici Ie nom d'un
homme) endormi (Ie demon) Cumuri » (VI, 26, 6).

*••

La reponse a notre « pourquoi? » - d. ci-dessus
(5) - est donc : parce que Ie dieu qui a re~ Ie srad
Ie rend aux fideles sous forme d'appui dans la victoire.

La se deve1oppe, conformement aux tendances gene
rales du vocabulaire religieux; une equivalence entre
l'action abstraite srad et les actes d'offrande : mettre
son srad dans Ie dieu revient a lui faire oblation,
d'ou l'equivalence entre srad d'une partet d'autre part
yaj- et tous les verbes d'oblation. On voit qu'il n'y a pas
besoin de cette « generosite » dont Kohler a crn faire
un moment semantique du mot.

Si 1'0n se risquait a proposer une traduction de srad,
ce serait « devotion », au senS etymologique; devotion
des hommes a un dieu, pour une joute, au cours d'une
Iutte, d'une rivalite; cette « devotion » permet la vic
toire du dieu qui est Ie champion et, en retour, elle con
fere aux fideIes des avantages essentiels : victoire dans
les luttes humaines, guerison des maladies, etc. « Faire
confiance », c'est engager sa confiance, mais a charge de
revanche.
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En avestique, c'est de Ia meme maniere que la notion
se definit : c'est bien un acte de foi manifeste envers un
dieu, mais specifiquement pour obtenir son aide dans
une lutte. L'acte de foi comporte toujours certitude de
remuneration; c'est pour retrouver Ie benefice de ce
qu'on a engage qu'on accomplit cette devotion.

Cette structure similaire, dans des contextes religieux
differents, garantit l'antiquite de la notion. La situa
tion est celle d'un conflit entre les dieux, ou les hommes
interviennent en appuyant l'une ou l'autre cause. Dans
cet engagement, les hommes donnent une partie d'eux
memes qui renforce celui des dieux qu'ils ont choisi
d'appuyer; mais toujours une ,contre-partie est impli
quee; on attend du dieu restitution. Tel est, apparem
ment, Ie fondement de la notion laicisee de creance,
confiance, quelle que soit la chose fiee ou confiee.

Le ineme cadre apparait dans toute manifestation de
confiance : confier quelque chose (ce qui est un emploi de
credo), c'est remettre a un autre, sans consideration du ris
que, quelque chose qui est asoi, qu'on ne donne pas, paull
des raisons diverses, avec la certitude de retrouver la
chose confiee. C'est Ie meme mecanisme, pour une foi
proprement religieuse et pour la confiance en un homme,
que l'engagement soit de paroles, de promesses ou
d'argent.

Nous remontons ainsi a une prehistoire lointaine dont
au moins les grands traits se dessinent : rivalite de puis
sance des clans, des champions divins ou humains, ou il
faut faire assaut de vigueur, de generosite, pour s'assurer
Ia victoire ou pour gagner au jeu (Ie jeu est un acte pro
prement religieux : les dieux jouent). Le champion a
besoin qu'on croie en lui, qu'on lui confie Ie * kred, a
charge pour lui de. repandre ses bien£aits sur ceux qui
l'ont ainsi appuye : il y a, de Ia sorte, entre hommes et
dieux, un « do ut des ».

Qu'est-ce que * kred? L'analyse que nous venons de
faire autorise-t-elle a conclure, comme Kohler l'a fait,
qu'il faut revenir a * kred « creur »? L'ancienne objec
tion contre cette interpretation subsiste. La forme * kred
ne coincide pas avec Ie nom du creur en indo-iranien :
c'est un fait etrange, mais indiscutable.
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En face de lat. cor(d), gr. k~r, kardia got. hairto, s1.
srUdtce, nous avons a l'initiale la sonore aspiree en indo
iranien : hed-, hardi en sanskrit, zared- en avestique.

Quelle que soit l'explication, il Ii'y a jamais la moindre
trace en indo-iranien de la gutturale sourde initiale attestee
partout ailleurs. Ainsi la forme * kred ne s'identifie pas
au nom du creur. Meme dans Ie groupe occidental ou la
forme se presente avec initiale k-, nous trouvons pour
« creur » * kerd, * kord, * ked (degre zero), mais jamais
* kred.

De plus il y a - ce qui me parait plus grave encore 
une difficulte de sens ; c'est l'aspect de la question que
ron evoque Ie moins. Que represente en indo-europeen
Ie « creur »? C'est d'abord Ie viscere comme tel: on
jette Ie creur d'un homme aux chiens. En second lieu,
Ie creur est Ie siege d'un certain nombre d'affections.
Qui a lu Homere sait que dans Ie creur reside Ie cou
rage, la pensee ; certaines emotions s'y mani£estent, notam
ment la colere, d'ou un verbe comme v. slave sruditi,
russe serdit' « irriter » (v. s1. srudtce, russe serdce
« creur »). Les derives nominaux se relient aux memes
representations : en latin, se-cors, con-cors, avec les abs
traits comme concordia, ve-cors « qui est hors de son
creur, de ses facultes », ainsi que Ie derive verbal re
cordor « (se) rappeler ». Le creur est seulement un
organe, siege d'une affection, d'une passion, a la rigueur
de la memoire, rien de plus.

Ce qu'on n'a jamais, en aucune langue indo-europeenne
ancienne, c'est une locution analytique telle que « * mettre
son creur en quelqu'un ». Pour qui est habitue a la phra
seologie, au style, aux manieres de penser des anciens,
ce serait une expression aussi etrange que « placer son
foie »; il n'y a pas de difference a cet egard entre Ie
creur et Ie nom de tout autre organe. Seule une illusion
nee des metaphores modernes a pu faire imaginer un
tour indo-europeen comme « placer son creur en quel
qu'un ». On chercherait en vain dans les textes anciens
la moindre trace d'une telle locution. II faut ecarter defi
nitivement cette interpretation. Malheureusement, on ne
voit rien de precis a lui substituer ; * kred reste obscur :
il n'apparait que dans cette liaison, jamais comme mot
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independant; et au point de vue etymologique, Ie mot
est completement isoIe.

On ne peut donc que proposer une conjecture : * kred
serait une sorte de « gage », « d'enjeu »; quelque chose
de materiel, mais qui engage aussi Ie sentiment personnel,
une notion investie d'une force magique appartenanta
tout hormne et qu'on place en un etre superieur. II n'y
a pas d'espoir de mieux definir ce terme, mais nous pou
vons au moins restituer Ie contexte OU est nee cette rela
tion qui s'etablit d'abord entre les hommes et les dieux,
pour se realiser ensuite entre les hommes.·
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chapitre 16
pret, emprunt et dette

Sommaire. - Contre Bartholomae qui distingue deux racines
par-, on montre que les derives iraniens (et arm6Uens) de par- 
dont ir. ,. prtu-, d'ou arm. partk' « dette » - se laissent bien
rattacher a une unique valeur de base « compenser par quelque
chose pris sur soi, sur sa propre personne ou sur son bien ».
Lat. par « egal » est a rappfoeher du par- iranien.

En latin, dehere « devoir» n'implique pas qu'on ait ~ de
celui aqui on doit donner. L'expression technique pecunia mutUII
designe au contraire avec precision Ie double mouvement, aller
et retour, d'une meme somme d'argent,' sans interet.

En germanique, 1a specification de leihv- < Le. *leikW • (d. gr.
lelpo « laisser ») au sens de « preter » tient a Ia fois a Ia
notion de « vacance » liee a cette racine et a l'existence d'un
autre verbe - letan - pour « laisser ». En revanche, pour desi·
gner Ia « dette », Ie gotique, qui a un verbe pour « devoir »
(en general), a dt1 emprunter un autre terme au celtique.

En gotique encore, Ie vocabulaire du « pret », peu precis
apparemment, recouvre en fait deux notions distinctes - l'une
traditionnelle, celIe du pret comme transaction personnelle, l'autre
sans tradition, celIe du pret a interet comme activite profession.
nelle. On observe en grec un fait analogue.

On montre pour finir que lat. praestare (> fro pr~ter), c'est
d'abord mettre gracieusement a disposition, sans consideration
ni de retour, ni, encore moins, d'interet.

L'objet de ce chapitre est de montrer comment, inde
pendamment dans plusieurs langues - iranien, latin,
gotique, grec - des termes techniques correlatifs pour
« dette », «. pret », « emprunt » se sont constitues par
specification et differenciation de termes plus generaux
ou relevant d'un autre ordre de representation. Nous ren
contrerons cependant, outre des designations particulieres
issues d'evolutions propres a chaque langue, d'une part
un terme d'une assez grande generalite, et d'autre part
un procede de formation commun au groupe des mots
afferents a ces notions.
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« DETTE » EN lRANIEN

Dans Ie domaine oriental indo-europeen, il y a une
serie de formes iraniennes sans correspondants sUts jus
qu'a maintenant, et qui se differencient mal a l'inte
rieur de l'iranien. II s'agit des derives qui se relient a
Ia racine avestique par-.

La distinction de.s mots qui en dependent n'est pas
clairement realisee dans Ie dictionnaire qui fait autorite,
celui de Bartholomae. II y a lieu de proceder a une analyse
qui permette de regrouper des mots disperses en plu
sieurs articles. Bartholomae distingue en efIet deux
racines : 1. par- « rendre egal » ; 2. par- « condamner ».
II faut a mon sens mettre ensemble les formes qui depen
dent de l'une et de I'autre, pour arriver a reconstituer
une famille unitaire : ces formes sont en partie iden
tiques dans Ies deux articles du dictionnaire de Bartho
lomae. Elles sont employees generalement au passif :
ainsi pairyete, present commun aux deux par- : « etre
compense » ou « etie condamne ».

Un exemple montrera Ie contexte dans lequel ces
formes apparaissent. Le derive a-parati, avec preverbe
ii et suffixation en -ti, voisine dans Ie passage suiyant
avec un participe moyen piiramna- de la meme racine :
« telle est la liOii, telle est l'apar;)ti pour Ie fidele qui se
repent ~paramniii) » (Videvdat 8, 107).

L'abstrait aparati est accompagne de CiOa « expia
tion, compensation » ; les deux indiquent une reparation
pour effacer un peche contre la religion. On rencontre
egalement apal'Jti ep equivalence avec yaoZdaOra-, action
de rendre ritueIlement approprie quelque chose ou quel
qu'un qui est souille, donc impropre a un emploi religieux.

Deux autres derives, employes surtout dans Ie code de
purete appele Videvdat : paraOa- « chatiment corporel,
amende», quelque chose qui est donne en compensation
d'un delit; et l'adjectif negatif anaparaOa- « incompen
sable, inexpiable », applique a syaoOna- « action ».

Void maintenant une serie de formes qui ont ete rat
tachees a une autre racine parOl mais qui en realite ne
doivent pas etre dissociees des precedentes. Ce sont des
expressions juridiques frequentes dans Ie Videvdat : a
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partir du neutre paraOa « expiation compensation. (impli
que dans I'adjectif anapara8a que nous venons de voir),
on a constitue Ie compose tanu-paraOa, parato-tanu, paso
tanu (ces deux dernieres formes ne differant que par une
variation graphique), litteralement « dont Ie corps (tanu)
est condamne, sert de compensation », adjectif qualifiant
ceux qui '6e sont rendus coupables de certains crimes.
Tres caracteiistiqueaussi est la conjonction du compose
darazano-panOa- « dont la compensation est grave» avec
Ie substantif para- « dette » dan~ une meme locution. Le
vocabulaire avestique nous permet de devinet ici un
ensemble de notions qui se repartissent entre la religion,
dans la mesure OU elles se rapportent a 1'« expiation »
oua la « compensation », et les relations economiques.
Ced est confirme par Ie temoignage indirect de I'armenien
qui a emprunte a toutes les epoques de son developpement
un nombre considerable de mots a I'iranien. Etant donne
les lacunes considerables dans nos connaissances pour
certaines periodes de 1'iranien, I'armenien aide a recons
tituer les familles lexicales defidentes ou insuffisamment
representees de I'iranien.

C'est Ie cas id. Nous disposons de I'armenien partfeC
« dette » (avec Ie kc du pluriel, normal dans les mots abs
traits), genitif partue, theme en -u qui n'est pas autre
ment connu en iranien. Nous avons ainsi une opposition
de deux formations d'abstraits :' ii-parati et * -prtu, c'est
a-dire respectivement les deux formes en -ti et en -tu.
En armenien part/eC « dette » designe aussi 1'« obliga
tion » en general, Ie fait de « devoir », tout comme all.
Schuld et angl. shall. De la des expressions teIles que
part e in;, litteralement « il y a dette, devoir de, a moi »,
c'est-a-dire « je dois, j'ai I'obligation de » (negative
ment C"e part in; « je ne dois pas »), qu'il s'agisse d'une
obligation morale ou d'une dette. Avec Ie suffixe banal
-akan, on tire de part I'adjectif partakan « debiteur »,
qui peut se construire comme predicat, partakan e. Puis
Ie mot s'est specialise encore dans des composes dont
les deux termes sont de formation iranienne : partavor
<~ qui porte une dette ou une obligation ; justiciable » ; et
en particulier part-a-pan « debiteur », litteralement « qui
conserve une dette ». Sur partapan on a cree Ie terme
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oppose partater (ou ter est Ie mot armenien pour « mai
tre »), litt. « maitre de 1a dette », c'est-a-dire « creancier ».
De Ia proviennent de nouveaux derives: d'abord Ie verbe
partim « je dois, je suis engage a » ; puis un terme tech·
nique qui doit etre pris a l'iranien, Ie compose part
basxi, dont l'emploi eclaire Ia formation. On dit en arme
nien « donner son bien propre en partbasxi pour d'au
tres » : c'est-a-dire « acquitter Ies dettes d'un autre ».
Ce compose * prtu-baxsya- (I'original iranien de l'emprunt
armenien) signifiera « gratification de dette » : c'est une
expression technique du langage juridique.

On dispose au total d'un ensemble de formes assez
considerable. II faut de plus preter attention aux suf
fixes caracteristiques de ces termes. Le mot pour « dette »
* prtu se definit litteralement « chose a compenser »,
de la « devoir », en general. Cette interpretation est
suggeree par Ie suffixe -tu qui implique aptitude ou even
tualite. Au contraire, avec Ie sufflxe -ti, Ie derive avo
aparati presente Ie sens attendu de « compensation effec
tive » et par suite (c'est la Ie sens constate) « chatiment,
expiation », done « dette effectivement acquittee » 
ce qui est different de * prtu- « dette » en tant que chose
a acquitter.

La notion de par- en iranien est beaucoup plus large
que notre notion de « dette ») : c'est tout ce que doit,
en matiere de reparation, celui qui s'est rendu coupable
d'un delit. II n'y a au bout du compte qu'une seule racine
par- « compenser par quelque chose pris sur soi, sur sa
propre personne ou son bien », et eUe peut expliquer
tout l'ensemble lexical qui a ete passe en revue.

Nous en trouvons un correspondant hors de l'iranien
(la racine n'est pas connue en indien, que je sache) :
c'est l'adjectif latin par, paris indiquant parite ou egalite.
II n'y a pas en latin de racine verbale primaire : paro;
comparo,' sont des derives de l'adjectif par. En ombrien
aussi, pars (lat. par) est seulement nominal.

Le sens permet ce rapprochement : c'est une de ces
survivances qui rapprochent Ie latin du groupe oriental
des langues indo-europeennes, et la correspondance est
d'autant plus instructive qu'elle nous fournit l'amorct:
du developpement technique qui ne s'est realise qu'en
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iranien et qui y'produit Ia notion de « dette ». C'est lar
gement a partir de notions religieuses que ces expressions
juridiques se sont constituees.

II faut prendre soin de distinguer les homophonies.
Ce groupe de formes latines et iraniennes est indepen
dant de ceUes que nous avons etudiees plus haut a propos
de la notion de « vendre » et qui derivent d'une racine
de meme forme : perao, eperasa, piprasko. Comme on
l'a vu, l'expression pour « vendre » se reconstruit en
grec meme comme « transferer, porter a l'etranger ».

Ce n'est done, en aucune fa~on « egaliser, compenser »,
et ces deux racines * per- n'ont rien de commun ni dans
leur sens ni dans leur repartition dialectale.

« DETTE » ET « EMPRUNT » EN LATIN

Le sens de latin debeo « devoir » parait resulter de
la composition du terme en de + habeo, composition qui
ne fait aucun dotite puisque Ie parfait en latin archaique
est encore dehibu'i (par exemple chez Plaute). Que veut
dire debeo ? L'interpretation courante est « avoir quelque
chose (qu'on tient) de quelqu'un » : c'est tres simple,
peut-etre trop. Car une difficulte se presente tout de
suite: on ne peut expliquer Ia construction avec Ie datif,
deb.ere aliquid alicui.

En latin, contrairement a ce qu'il pourrait sembler,
debere ne constitue pas l'expression propre pour« devoir »,
au sens d'« avoir une dette ». La designation technique,
juridique, de la « dette » est aes alienum, pour dire
« avoir des dettes, acquitter une dette, en prison pour
dettes ». Debere au sens de « avoir des dettes » est
peu frequent : ce n'est qu'un emploi derive.

Le sens de debere est autre, quoiqu'il se traduise aussi
par « devoir ». On peut « devoir » quelque chose sans
l'avoir emprunte : ainsi Ie loyer d'une maison, qu'on
« doit » hien qu'il ne constitue pas la restitution d'une
somme empruntee. En vertu de sa formation et de sa
construction, debeo doit s'interpreter d'apres la valeur
qu'il tient du prefixe de, a savoir : « pris sur, retire a » :
done « tenir (habere) quelque chose qui est retire (de) a
quelqu'un ».
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Cette interpretation litt6'ale repond a un emploi effec
ti£ : debeo s'emploie dans des circonstances OU I'on doit
donner quelque chose qui revient aque1qu'un et qu'on de
tient soi-meme, mais sans I'avoir emprunte litteralement;
debere, c'est retenir quelque chose pris sur les biens, les
droits d'un autre. On emploie debere, par exemple, pour
« devoir la solde de la troupe », en parlant du chef, ou
l'approvisionnement de bIe a une ville. L'obligation de
donner resulte seulement du fait qu'on detient ce qui
appartient a un autre. C'est pourquoi debeo n'est pas a
date ancienne Ie terme propre pour la « dette ».

En revanche, il y a une relation etroite entre « dette »,
« pret », et « emprunt » qui se dit mutua pecunia :
mutuam pecuniam soluere « payer une dette ». L'ad
jectif mutuus definit la relation qui caracterise 1'« em
prunt ». II a une formation et une etymologie claires.
Bien que Ie verbe muto n'ait pas pris cette valeur tech
nique, la relation avec mutuus est certaine. Nous evoque
rons en outre munus, et par la nous retrouvons une grande
famille de mots indo-europeens, qui, avec des suffixes
divers, marque la notion de « reciprocite » (d. ci-dessus
p. 96 ss.). L'adjectif mutuus indique ala fois « pret » ou
« emprunt », selon Ia maniere dont I'expression est deter
minee. II s'agit toujours d'argent (pecunia) restitu~ exac
tement comme il a ete r~. Pret et emprunt sont deux
aspects de la meme demarche comme avance et restitution
d'une somme, sans interet. Pour Ie pret a interet, il y a un
autre mot, fenus.

La relation de sens entre muto, qu'on traduit « chan
ger », et mutuus s'etablit par 1'« echange ». Muto, c'est
changer quelque chose (un vetement par exemple) pour
quelque chose d'equivalent. C'est une substitution : a
la place de la chose dOfinee ou quittee, on retrouve une
chose identique. L'objet qui sert de determination reste
Ie meme : mutare uestem, patriam, regionem, c'est rem
placer un vetement, une patrie, un pays par un autre.
De meme, mutuus qualilie ce qui est a remplacer par un
equivalent. Le lien est visible avec munus, qui, quoique
engage dans des notions differentes, se rattache a la meme
representation. La racine est indo-europeen * mei-, deno
tant I'echange, qui a donne en indo-iranien mitra, nom
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d'un dieu, et« contrat ». On a vu plus haut les adjecti£s avo
mi8wara, skr. mithuna ou nous retrouvons Ie t, suffixe
radical de mutuus. Le sens est « reciproque, faisant une
paire, constituant un echange ».

Mais Ie sens de munus, particulierement complexe, se
developpe dans deux groupes de termes que nous avons
eu I'occasion d'etudier ci-dessus et qui indiquent d'une
part « gratification », de I'autre « charge officielle ». Ces
notions sont toujours de caractere reciproque, impliquant
une faveur r~e et l'obligation de reciprocite. Par Ia
s'explique a la fois Ie sens de « charge administrative,
fonction officielle » et celui de « faveur montree a
quelqu'un » parce qu'il s'agit justement d'un « service
public », c'est-a-dire d'une charge conferee a queIqu'un
et qui I'honore en Ie contraignant. La « faveur » et
l' « obligation » retrouvent ainsi leur unite.

« FRET » ET « DETTE » EN GERMANIQUE

Nous allons considerer maintenant 1a meme notion
dans les langues germaniques. Les expressions sont entie
rement differentes : got. leihvan « preter » v. h. a., lihan,
v. is!. Ian j aujourd'hui ang1. loan, all. leihen, etc. La
signification est constante et bien etablie des Ie germa
nique ancien. Dne preuve indirect~ en est que ces termes
sont passes en slave : v. s1. lixva traduit t6kos « interet de
l'argent, prix» et Ie mot est panslave.

Ces mots appartiennent a la famille de gr. leipo (A.EL1tW)
lat. littquo « laisser ». La specialisation precoce de ce
verbe, dont Ie sens '(<< laisser ») est general en indo
europeen, pose un probleme. II s'agit de retrouver les
conditions de cette specialisation, qui n'est pas generale.
Ainsi en indo-iranien, rik- et en armenien lkcanem, pre
sent a nasale, signifient seulement « laisser » ou « rester ».
Ce curieux developpement de sens a ete etudie par. Meillet
(1) qui a souligne qu'il ne suffit pas d'expliquer « preter »
par « laisser quelque chose a quelqu'un ». Le probleme

(1) Memoires de lIZ Societe de linguistique de PtZr;s, XV.
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est justement de savoir comment Ie terme s'est restreint,
specialise.

Meillet a observe que nous avons en indo-iranien, de
la meme racine * rik-, les derives skr. reknas, avo raex
nah-, tous deux pour « heritage» et qui se correspondent
exactement. Ces formes nominales indo-iraniennes carac
terisees par Ie suffixe ones rappellent les formes nominales
germaniques, comme lehan. Ce serait a partir du sens
acquis par lehan « pret » que Ie verbe germanique se
serait specialise ason tour au sens de « preter ».

Cette racine * leikw
- qu'on traduit « laisser » ou « res

ter » selon que Ie verbe a ou non un regime, signifie, en
fait : « se trouver deficient, faire defaut, manquer a
l'endroit ou. l'on devrait etre ». Le parfait homerique
INoipa ne signifie pas « j'ai laisse » comme reliqui,
parfait transitif, mais « je suis en etat de manque »,
parfait intransitif malgre sa construction qui peut etre
active : leloipos signifie « qui manque ». La definition
ordinaire a ete beaucoup trop conformee au sens des
termes grecs et latins; skr. rik- signifie « etre manquant,
vide, demuni »; avec l'adjectif verbal on a Ie compose
rikta-pafJi, rikta-hasta « (se presenter devant quelqu'un)
les mains vides ». On notera aussi la locution rikt; kr (cf.
lat. multi, lucri facio), « vider », « quitter », et 1'adjectif
reku- « vide, desert ».

Ces faits sont confirmes par l'avestique qui offre des
expressions de meme sens : un present causatif en -aya- :
raecaya- « faire evacuer », litt. « faire que (l'eau) se
retire ». Le sens de r~k- sera donc « evacuer, laisser quel
que chose vide de sa presence », mais non « rester ». Le
derive nominal reknas designe l' « heritage », non comme
une chose qu'on « laisse » en general, mais comme pro
priete evacuee, laissee vacante (par la disparition de son
possesseur).

Meillet a justement souligne la formation en -nas, celle
meme de munus et d'une petite serie de mots se rapportant
a des formes de la propriete, comme skr. apnas « bien,
fortune », ou. Ie ap- est peut etre a comparer a ops en
latin; tire d'un autre radical, skr. dravinas a Ie meme
sens : « bien mobilier, fortune ».' C'est Ie lieu
de citer lat. fenus « pret a interet » ou. /e- appar-
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tient evidemment au groupe de fecundus, felix, /emina,
mots de signification tres differente, mais qui ont
en commun ce r~dical /e- repondant a grec 61)- et
d~nt. Ie sen~ premier ~st <~ fecondite, prosperite».
AlOSI fenus evoque la meme Image que gr. t6kos : 1'in
teret est comme enfante par l'argent. On peut meme
eta,b!ir. la .•condition supp~ementaire qui a permis cette
speCIalISatiOn : {>9ur « laisser », Ie gotique avait letan
(angl. to let, all. lassen) avec une grande variete d'em
plois : laisser un orphelin, laisser partir quelqu'un, laisser
de 1'argent; des lors leihv- etait disponible pour un sens
particulier.
. !l y .a aussi en .vedique l'amorce d'un emploi specia

ltse : rtk- « se retIrer de, abandonner quelque chose »,
se construit parfois avec un nom d'objet a l'accusatif et
un instrumental, pour dire « abandonner la possession
de quelque chose pour un certain prix », par suite « ceder
pour de 1'argent », « vendre ». Certes ce n'est pas
« preter », mais on voit que rik- pouvait indiquer certaines
transactions.

L'expression pour « emprunter » et « preter » en ger
manique est Ie verbe represente par anglo borrow, all.
borgen « emprunter », et les formes correspondantes des
autres langues germaniques. C'est un present denomi
natif, tire de borg, proprement « surete, garantie » 
en relation apophonique avec Ie verbe gotique bairgan
« garder, conserver ». La transition se voit en V. saxon :
borgjan signifie « proteger », puis « se porter garant »,
d'ou. « preter » et symetriquement « donner une garan
tie », d'ou. « emprunter ».

On peut concev~ir un parallelisme « preter/emprunter»
puisqu'en germanique, Ie meme verbe borgen exprime
les deux notions. Meme en gotique ou. il y a des termes
distincts, la relation est manifeste : « preter » s'exprime
par « laisser » et « emprunter » par « garder ». II n'est
meme pas indispensable de disposer de cette' distinction
lexicale : emprunter se disait en ancien fran~ais pour
« preter » et pour « se faire preter ».

Cette relation se verifie encore dans Ie terme techni
que grec danos (Sa:\lO~), « argent prete ainteret» (encore
un derive a suffixe ones), d'ou. Ie present daneizo
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« preter ». Par Ie jeu de I'actif et du moyen, c'est ce
verbe a lui seul qui indique Ie couple « pret/emprunt ».
Cependant il n'y a pas encore d'etymologie satisfaisante
pour danos. Si I'on en croit la glose : 6civa.c; • (J.£p£6a.;, Ie
sens ancien serait « part » : il faudrait alors tenir danos
pour un derive en ones (neutre) de la racine de dateomai
« partager », comparable a l'adjectif verbal sanskrit dina
« reparti ». La difficulte est d'expliquer comment « par
tager » conduirait a« preter, emprunter ». L'explication
se presenterait dans une relation qui sera definie plus loin
(p. 194 s.).

Pour « devoir », Ie gotique a un verbe skulan
de sens general ou specialise, obligation materielle et
morale. II traduit a la fois opheilo au sens de « etre
debiteur » et Ie meme verbe opheilo qui sert dans Ie
grec des Evangiles pour dire « avoir un devoir, s'im
poser une regIe morale » ; skulan est employe aussi pour
rendre mello qui est une des manieres de traduire Ie
futur : « je dois » avec un infinitif. Le participe
parfait skulds employe avec « etre », forme une expres
sion periphrastique avec un infinitif actif pour rendre la
notion d'obligation au passif, car il n'y a pas d'infiniti£
passif en gotique. II faut donc construire l'infinitif avec
la forme passive de I'auxiliaire : « il doit etre appele »
s'enonce litteralement « it est dc.. appeler »; il a aussi
un emploi impersonnel au neutre : skuld ist qui traduit
exesti, det « il est p~ssible, il est necessaire }).

Le substantif skula, « debiteur », se construit soit avec
une forme nominale, soit avec un infinitif. II designe
celui qui « doit » de I'argent, est soumis aquelque obli
gation, eventuellement a un chatiment, d'ou : justiciable
ou prevenu, en matiere criminelle, etc. (d. 'all. schul
dig). Dans Ie cas d'une dette d'argent, nous avons une
expression particuliere : dulgis skulans qui traduit Ie
pluriel khreopheilhai (XPEOcpELAE't'a.L). Ainsi Luc VII, 41 :
twai dulgis skulans wesun dulgahait;in sumamma : liVo
XPEOcpELAE't'a.L 1]a'a.v 6a.VELa"t'"r. 't'WL !itt. « deux debiteurs
etaient aun creancier ». Pour dire « ceux qui doivent une
dette »,il ne suffit pas du derive nominal de skulan; i1
faut determiner la notion avec dulgis. Etl outre, Ie terme
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antithetique « creancier » est forme a I'aide d'un com
pose : dulgahaitia contenant Ie meme determinant. Ainsi
~f; subst~tif dulgs signifiant « dette » est independan;
etymologlquement du verbe skulan « devoir ». Ce meme
dulgs ~tr~ al?rs dans Ie compose qui rend gr. daneistts
« Celul qw prete ».

Le f~t !emarquable, c'est que dulgs n'est pas d'origine
ge~que : c'est un emprunt au celtique. La forme
celuque s: ratta~he a t~ut un groupe de termes ~por
tants en trlandms : dltged « la loi, Ie droit qu'on a
sur quelqu'un » et Ie verbe dligim « disposer Iegalement
de, avoir droit sur quelqu'un, sur quelque chose ». Le
ve:be est su~ceptible d~ deux c~nstructions selon que Ie
sUJet est act~f ou ~a~s~f,: pas~lvemet;'-t : v. irl. dlegair
domsa « droIt; posslbllite de reclamatIOn sur moi »; ou
alors : dligim ni duit, « j'ai reclamation, droit pour
qu.elque ~os~ sur toi. », tu me dois quelque chose, je
sws en sltua~IOn de faue valoir un droit sur toL

L'expression gotique dulgis skulan est doublement
si~ificative. ~ ,lui seul, skulan et ses derives ne pou
v~ent pas specifier une dette d'argent; et pour Ie spe
cifier, il a fallu recourir par voie d'emprunt au nom
irlandais de la « dette ». II semble donc que Ie voca
b~ gotique ait ete assez peu elabore quant aux rela
tIOns d'argent, pret, emprunt, dans leur contexte juridique.

Mais Ie probleme est plus complexe encore. Nous allons
ess.ayer, par l'analyse directe d'un texte important, de
vou comment Ie traducteur .gotique se comporte dans
un cas particulier; il s'agit de la parabole des mines
Luc XIX, 12-26. En regard d'un terme grec constan;
mna « mine », Ie gotique parait user de phisieurs
equivalents qu'il emploie un peu au hasard, semble-t-il.
Un homme part dans un pays lointain et confie dix mines
a dix serviteurs, afin qu'ils fassent fructifier cet argent.

Luc XIX, 13 :
« illeur donna dix mines (mna) - taihun dailos - et i1
leur dit : faites fructifier (en grec pragmateuein « faire une
operation d'argent ») cet argent ». Le gotique emploie
I'imperatif kaupojJ (all. kau/en) « acheter » en meme
temps que « trafiquer. d'argent ». II n'y a pas d'autre
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A quoi est due cette variete singuliere dans un domaine
ou i1 semblerait que Ie gotique n'a pas eu un vocabulaire
tres deve10ppe ?
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expression en gotique pour Ie commerce et Ia speculation
que kaupon forme sur l'emprunt latin caupo.

En 15, de retour, l'homme fait appe1er ses serviteurs
« a qui il avait confie son argent » jusqu'a ce qu'il
revienne : olt; ~OWXE "to ap'Yvp~ov : « argent », argurion,
est traduit par silubr.

En 16, « Ie premier se pr~senta : Seigneur, ta mine a
rapporte dix mines » skatts peins gawaurhta taihun skat
tans. Cette fois skatts au lieu de dailos pour « mine ».

De meme, en 18, « Ie second vint et dit : ta mine,
Seigneur, a rapporte cinq mines. » De nouveau skatts et
l'accusatif plurie1 skattans.

En 20, Ie dernier lui dit : « voici ta mine que j'ai gardee,
enveloppee dans un Iinge » ; ici encore : skatts.

En 23, Ie maitre retorque .: « pourquoi n'as-tu pas
donne mon argent a la banque? », Ie gotique traduit
argent par silubr (comme plus haut) et la banque (gr.
trapeza) par « changeur » : skattja, nom d'agent derive
de skatts.

En 24, Ie maitre poursuit en s'adressant a ceux qui
etaient Ia : « enlevez a cet homme Ia mine et donnez-Ia a
celui qui ales dix mines. »

Or, mine est traduit par: skatt j mais Ies dix mines par:
taihun dailos. Du singulier au pluriel, Ie terme change.

En 25, les autres protestent : « Seigneur, il a deja dix
mines » habaip taihun dailos.

Ainsi, selon les passages, Ie gotique emploie un mot
pour « argent » : silubr, mais deux pour « mine » :
skatts et daHa. D'ailleurs, Ie gotique dispose encore pour
« argent », matiere (argurion) ou monnaie (khremata), du
terme faihu (d. ci-dessus p. 56). On constate done quatre
possibilites :
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Considerons d'abord Ies noms de l'argent : silubr est
un mot etranger, dont I'origine est impossible a elucider.
Ii est limite a I'indo-europeen du nord et du nord-est :
germanique, baltique, slave. Les formes baltiques ne sont
pas homogenes : v. pr. siraplis, lit. sid-abras, lett.sidrabs,
en face de v. s1. srebro. De l'une a l'autre de ces langues,
les formes .ne se correspondent pas. Les variations sont
telles et si peu regulieres qu'elles font supposer un
emprunt commun, dont la source nous echappe.

Le mot designe probablement Ia matiere et non la
monnaie. Dans les autres langues indo-europeennes, I' « ar
gent » a une denomination de haute antiquite signifiant
« blanc, brillant », comme en temoigne argurion et les
termes correspondants. Gr. argurion « argent » designe
Ie metal et aussi la monnaie. Propre au gotique, faihu
est Ie correspondant de pecus j il ne signifie pas « Ie
betail », mais « la fortune », specialement « l'argent ».
Ii entre dans une serie de composes au sens d' « argent » :
philIJrguros « avide ou avare d'argent » est traduit faihu
triks « desireux de faihu », cf: faihu-gairns « qui aime
I'argent », faihu-gawaurki « revenu d'argent », OU Ie
second terme appartient a gawaurkjan « produire par un
travail» dont on a vu plus haut (Luc XIX, 16) Ie preterit
gawaurhta.

Nous avons deux termes employes pour mna. L'un
skatts (allemand Schatz « tresor ») n'a pas de corres
pondant hors du germanique.II traduit mna « la mine»
et aussi bien denarion (oT)vap~ov) « denier », malgre une
difference considerable de valeur entre les deux monnaies. ,
et encore, plus generalement, arguria, argurion « argent ».
Mais il resulte de cette variete que skatts ne suppose
pas une definition precise de l'argent; il traduit des
valeurs monetaires differentes. De skatts est tire Ie mas
culin skattja « changeur d'argent ». C'est Ie mot qui a
ete choisi par Ie traducteur gotique pour rendre tra,peza,
« banque ».

Le deuxieme mot, daila, est tout different : c'est Ie
seuI passage OU iI apparaisse avec ce sens qui, evidemment,
devait etre usueI. II appartient au germanique commun.
Outre daila ou dails (allemand Teil), Ie gotique a dailjan
« teilen » -- avec des preverbes af-, dis-, go·, Ie sens etant

. {Skatts
mme

daila{

silubr
argent

faihu



LE VOCABULAIRE DES INSTITUTIONS INDO-EUROPEENNES

speeifie par ces preverbes : distrihuer, partager, repartir.
Dans un autre passage, daila traduit gr. metokhe « parti
cipation », mais, dans cette serie d'exemples, mna.

Le maitre repartit entre ses serviteurs dix mines (dailos).
Puis, une mine produit dix mines (toujours skatts). Enfin,
on reprend la mine (skatts) pour la donner acelui qui a
dix mines "(cette fois de nouveau dailos), les deux termes
semblent employes concurremment.

II y a la un contraste volontaire : daila, qui ailleurs
equivaut a metokhe, « participation », est ici la « part»
d'une somme totale, qui a ete egalement repartie au
debut du recit; et c'est aussi la « part » de la meme
somme qui a ete reconstituee, a la fin, par l'habile spe
culateur. Mais skatts designe l'unite monetaire en elle
meme, avec sa valeur propre. Cette raison dicte Ie
choix : d'un cote Ie signe monetaire, compte en unites
distinctes; de I'autre, la « part », soit comme resultant
d'un partage, soit comme multipliee par fructification.
Cette consideration parait rendre compte du choix que Ie
traducteur fait de la denomination.

II faut reprendre ici une analyse laissee en suspenso
Le verbe gotique -'- et germanique - pour « preter »
est got. leihvan, all. leihen, angl. loan, de la racine de gr.
leipo, lat. linquo. Assez singulierement, Ie verbe assume
en germanique Ie sens de « preter », alors que partout
ailleurs il signifie « laisser » ou « rester ».

Comment cette notion generale de « laisser » a-t-elle
ete afIectee aI'idee de « preter » ? lci deux faits doivent
etre exposes, qui se rejoignent et s'eclairent mutuelle
ment.

Au temoignage de Tacite : (apud Germanos) fenus
agitare et in usuras extendere ignotum (Germ. 26) « (Les
Germains) ne connaissent pas Ie pret usuraire ». Certes,
Tacite trace de la Germanie un portrait assez idealise;
mais il n'a certainement pas invente ce trait : les Ger
mains ne connaissaient pas Ie fenus, Ie pret a interet.
D'une maniere generale, « preter » se determine en
gotique de deux manieres :

1) on « laisse » aquelqu'un l'usage de quelque chose
qui vous appartient, c'est leihvan, qui s'applique a un
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objet quelconque (Mt 5, 42; Lc 6, 34-35) excepte l'ar
gent : la est la difference ;

2) Ie pret d'argent consiste a confler de l'argent pour
qu'il rapporte-. Cette notion ne doit pas etre ancienne ; Ie
gotique ne clisposant pas de terme consacre, fabrique
kaup;an « speculer ».

Apparetllment, dans cette societe on ne pretait pas
d'argent : seuls des professionnels pratiquaient Ie pret.

Retrospectivement, un autre fait peut apporter quelque
clarte : gr. danos, terme technique pour Ie pret ainteret;
d'ou daneizo « preter a interet », daneizomai «"emprun
ter », daneisth « debiteur ». On a cite plus haut Ie rappro
chement etymologique de danos avec dato, dateomai
« partager ». Le terme grec est glose mhos « la part » ;
danos est un neutre en ones du type de fenus, pignus qui
relevent du vocabulaire des transactions sociales.

Mais comment lier Ie « pret a interet » avec « par
tager » ? Ce pourrait etre en grec la meme relation qu'en
gotique avec daila, dails qui traduisent meros, meris,
metokhe, etc. On aura designe par danos la « participa
tion » ou la « part » que rapporte aux professionnels
l'operation de change ou de pret.

Ainsi, la notion de pret ainteret, creance, dette, donne
lieu en gotique a deux categories differentes de termes,
selon qu'il s'agit d'une activite professionnelle ou d'une
transaction personnelle. D'ou des expressions aussi cliffe
rentes que dulgis skulan en face de daila.

En grec, aussi, nous avons un verbe general comme
opheilo, aussi bien pour une dette d'argent que pour une
obligation morale. Mais quand il s'agit d'une dette d'ar
gent, la specification intervient par des derives de khre :
khremata, d. khreopheiletes, ou par un terme comme
t6kos, I'interet proprement clit. Au contraire, danos,
daneizo indique seulement Ie pret a interet selon les
modalites enoncees.

« PRETER » EN LATIN

Nous allons considerer enfin un dernier verbe qui,
forme en latin, est passe au fram;ais. C'est lat. praestare :
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Ie sens exact du verbe, vu l'etendue de son em.ploi, reste
a preciser. A cote de praestare, l'adverbe praesto (esse
aUcui) fait pressentir une relation qui aboutit finale
ment a fro preter. Mais il faudrait marquer la liaison

·entre les emplois varies de praestare. II y a deux pre-
sents praesto en latin : run prae-sto « se tenir en avant,
etre en tete, se distinguer, etc. », est un des composes
de st~. L'autre est celui que nous etudions.

QueUe que soit l'etymologie de l'adverbe praesto, il
faut considerer que praestare en est derive. C'est un
present tire d'un adverbe, formation curieuse. Nous trou
vons dans cette condition morphologique Ie point de
depart du sens et en meme temps la raison qui a diver
sme les constructions du verbe.

L'adverbe praesto a cette particularite de n'entrer que
dans une construction predicative et intransitive : praesto
esse « etre a la disposition de, s'offrirUI la vue, au ser
vice) ». Le probleme etait de Ie convertir en predicat
d'une construction transitive et de transformer praesto
esse en un * praesto facere. Au lieu de ce 1: praesto facere,
Ie latin a instaure un present derive praestare, qui en a
la fonction et signifie done « rendre quelque chose pret
a, mettre a la disposition de... ». Mais selon la nature
du regime, il peut prendre des acceptions variees : aliquid
aUcui praestare peut signifier : « £aire que que1qu'un
puisse compter sur quelque chose », d'ou « se porter
garant, repondre de » : emptori damnum praestare,
« repondre d'un dommage vis-a-vis de l'acheteur ». Quand
l'objet est une qualite personneUe, Ie verbe veut dire
litteralement : « faire qu'une qualite soit offerte (a la
vue, au service de quelqu'un) », d'ou "manifester" ou
"offrir" : uirtutem praestare « faire preuve de valiance» ;
pietatem praestare « prouver son affection »; se praes
tare « se montrer (tel) ». Ces emplois preparent evidem
ment celui de praestare pecuniam alicui « mettre de
l'argent a la disposition de quelqu'un, Ie lui preter ».
Mais on comprend que dans cette acception specialisee,
praestare se soit dit d'abord, et pendant longtemps, du
pret sans interet : fourniture gracieuse, temoignage de
bienveillance et non operation financiere. Ce'« pret »
consistant aavancer de l'argent est different de l'emprunt
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dit mutuatio ou apparait la reciprocite, la restitution
exacte de ce qu'on a r~, et encore plus different du
fenus « pret a interet » .

L'histoire de cette notion consideree dans ses cliffe
rents termes et dans leur evolution distincte apparait
comme un ensemble de proces complexes, dont chacun
s'est precis~ dans l'histoire de chaque societe. Le pro
bleme est partout d'etablir queUe etait la premiere valeur
de ces termes et comment se specialisent les emplois.
Meme s'il subsiste quelques obscurites dans Ie detail,
on a pu montrer queUe est la situation respective des
formes entrant en jeu et comment peut se conditionner
l'extension ou la restriction de sens de certains termes.

197



chapitre 17
gratuite et reconnaissance

Sommaire. - Avec lat. gratia, on voit un terme de valeur
originellement religieuse s'appliquer a un comportement econo
mique : ce qui designait « grace » et « action de grace » vient a
exprimer la notion de « gratuite » (gratis).

Les termes re1at#s aux modalites de paiement nous
conduisent aenvisager une notion inverse, celle de « gra
tuite ». C'est In une notion ala fois economique et morale
qui se rattache d'une part aux valeurs d'argent, roais
aussi de l'autre a l'i~ee complexe de « grace ».

C'est Ie terme gratia en latin que nous allons tout
d'abord considerer. Les donnees sont abondantes et elles
se repartissent assez clairement. Gratia est derive de
l'adjectif gratus. Celui-ci est ambivalent; il se dit des
deux parties en presence: « celui qui accueille avec faveur,
qui temoigne gre » OU : « ce1ui qui est accueilli avec
faveur,' qui est agreable »; valeur reciproque qui inter
vient dans les constructions ou apparait tantot l'un, tantot
l'autre aspect.

Symetriquement, ingratus « qui ne temoigne pas la
reconnaissance» OlJ « qui n'attire pas Ia reconnaissance ».
On compte aussi un substantif de forme archaYque grates
(agere, soluere, habere), au pluriel seulement : « marques
de gratitude »; enfin, Ie verbe grator et ulterieurement
gratulor a partir d'une forme nominale non attestee;
un abstrait gratia; et l'adjectif gratuitus. Ce n'est pas
seulement I'histoire propre de ces formes au sein du
vocabulaire latin qui a prepare Ie sens religieux de
« grace ». Un autre facteur est intervenu : Ie terme grec
kMris (xtip~~), qui a determine l'evolution du terme latin
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Gratus est un adjectif qui a des correspondants en
italique meme : osque brateis « gratiae », genitif singulier
d'un substantif en -i. On rejoint par la une famille lexi
cale qui n'est attestee de fa<;on claire qu'en indo-iranien
et qui se rapporte a un domaine de sens tout a fait diffe
rent: sanskrit gir « chant, hymne de louange » avec Ie
present g[IJati, « louanger, louer », l'objet etant un per
sonnage divino L'adjectif gurta « loue, bienvenu » se
rencontre souvent avec un prefixe de renforcement : ari
gurta, qui correspond aux vieux composes homeriques
en ari- (a.p~-) eri- (Ep~-). C'est la meme forme que nous
avons en avestique : gar-, nominal ou verbal, « eloge;
louer ».

On discerne dans ce rapprochement etymologique Ie
point de depart d'un developpement religieux propre a
l'indo-iranien, qui a conduit au sens d'hymne, eloge; ce
doit etre un hymne de « grace» pour « rendre grace (a un
dieu) ».

La relation avec les mots latins montre que Ie prod$, a
l'origine, consiste a rendre un service pour rien, sans
contrepartie ; et ce service litteralement « gracieux » pro·
voque en retour la manifestation que nous appelons
« reconnaissance ». Cette notion de service n'exigeant pas
de contreservice est a l'origine de la notion pour nous
double de « faveur » et de « reconnaissance », sentiment
qu'eprouve celui qui donne et aussi celui qui re<;oit;
notions reciproques : l'acte conditionne Ie sentiment; Ie
sentiment inspire une conduite. C'est ce qui produit en
indo-iranien Ie sens de : « (paroles de) gre, remerciement,
eloge ».

II y a en germanique un parallele curieux. L'expres
sion gotique de la reconnaissance est awiliu/J et Ie
verbe awiliudon, « etre reconnaissant, savoir gre, remer
cier », composes manifestement anciens et authentiques,
qui ne doivent rien au sens ni a la forme des mots grecs
qu'ils traduisent, kharizomai, eukharistein, kharin ekhein,
etc.

Got. awi signifie quelque chose comme « faveur », et
semble bien correspondre a auja « faveur, chance» des
anciennes inscriptions runiques. Cette racine est bien
connue en indo-iranien par skr. avis « favorable » et Ie
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verbe u, avati « i1 est favorable, bien dispose, dispose a
aider », uti « aide ». En iranien, ce meme verbe, etroite
ment lie au preverbe adi, d'ou.· ady-av- « porter aide,
secourir », a une histoire assez longue: Ie nom d'agent
ady-avar « secoureur, aideur » se continue jusqu'au temps
present sous la forme du persan yar « ami ».

Quant- a got. liu/J, c'est Ie hom du « chant », de
1'« hymne », qui a donne all. Lied. Dans Ie vocabulaire
chretien germanique leua traduit psalmus. Le compose
gotique signifie donc « chant de faveur, hymne de grace. »
C'est par awi-liu/J que Ie gotique transpose gr. kharts
« grace » et eukharistein « temoigner sa reconnaissance ».
On retrouve Ie meme rapport que dans gratus et skr. gir ,
la « reconnaissance » est exprimee par un « chant » servant
a la marquer.

Considerons maintenant pour eux-memes les termes
grecs qui directement ou indirectement dominent tous ces
developpements latin et germanique. La grande famille
des mots kharis et apparentes se partage en un certain
nombre de termes de significations assez differentes :
kharizomai, eukharistein, etc., mais aussi khara « joie »,
khairo « se rejouir ou rejouir ».

Les rapprochements sont assures : depuis longtemps,
on a compare Ie radical grec khar- a skr. har(ya)- « avoir
plaisir », a italique her- (hor-) : osco-ombrien her- « vou
loir », causatif lat. horior, hortor, « faire vouloir, encou
rager a », ainsi qu'a germanique * ger- : gotique -gairns
« qui a envie de » (all. gern), gairnei « envie » et Ie
present gairnjan « avoir envie, desirer fortement ».

Le grec kharis met en valeur la notion de plaisir,
d'agrement (physique aussi) et de « faveur » ; d. au sens
propre, l'expression adverbiale grecque kharin avec Ie
genitif « pour Ie plaisir de », et lat. gratia (ablatif) avec
une evolution parallele, peut-etre sous l'influence du grec.

Lat. gratiosus peut signifier « qui eprouve de la recon·
naissance » et « qui est fait par complaisance, a titre
gracieux ». Avec la meme specialisation, gratiis, contracte
en gratis. que nous avons pris au latin, veut dire « sans
payer » : gratis habitare, c'est « habiter pour rien, sans
payer de location ». Ainsi apparait dans l'emploi de gratia,
une composante nouvelle, celIe d'une prestation fournie
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ou obtenue a « titre gracieux, pour faire plaisir ». La
gratia consiste a epargner Ie debours. De cette evolution,
nous avons un temoignage dans l'adjectif gratuitus « desin
teresse, gratuit » dont la formation est patallele a for
tuitus et suppose un substantif * gratu- du type de fortu
(d. fortuna). Dans une civilisation deja fondee sur l'ar
gent, la « grace» qu'on fait aquelqu'un est de lui « faire
grace » de ce qu'il doit, de suspendre en sa faveur
l'obligation de payer Ie service re~. Tel est Ie point
d'insertion d'un terme de sentiment dans les valeurs eco
nomiques, sans toute£ois qu'il y ait rupture avec les
representations religieuses ou il est ne.

Quand on croit que les notions economiques sont nees
des besoins d'ordre materiel qu'il s'agissait de satisfaire,
et que les termes qui rendent ces notions ne peuvent avoir
qu'un sens materiel, on se trompe gravement. Tout ce qui
se rapporte ades notions economiques est lie ades repre
sentations· beaucoup plus vastes qui mettent en jeu
I'ensemble des relations humaines ou des relations avec
les divinites; relations complexes, difficiles, ou toujours
les deux parties s'impliquent.

Mais Ie va-et-vient de la prestation et du paiement
peut etre volontairement interrompu : service sans retour,
offrande de faveur, pure « grace », ouvrant une reci
procite nouvelle. Au-dessus du circuit normal des echanges,
de ce qu'on donne pour obtenir - il y a un deuxieme
circuit, celui du bienfait et de la reconnaissance, de ce
qui est donne sans esprit de retour, de ce qui est offert
pour « remercier ».
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introduction

Sommaire. - Si, depuis l'etude des relations de parente indo
europeennes par Delbriick (1890), notre connaissance du voca
bulaire indo-europeen de la parente n'a pas sensiblement avance,
la reflexion ethnologique, elle, a fait de grands progres, et c'est
elle qui provoque aujourd'hui Ie linguiste a reviser l'interpre
tation traditionnelle de certaines « anomalies » lexicales.

Les termes indo-europeens relatifs a la parente sont
parmi les plus stables et les mieux assures de l'indo
europeen puisqu'ils sont representes dans presque toutes
les langues et qu'ils ressortent de correspondances claires.
Toutes les conditions favorables a une etude exhaus
tive se trouvent remplies. Pourtant Ie probleme n'a pas
evolue depuis 1890, date de publication de l'ouvrage de
De1briick, Indogermanische Verwandtschaftsverhiiltnisse,
ou sont presentees les deux principales conclusions qu'on
peut tirer des correspondances : d'une part, la structure
familiale qui se dessine a travers Ie vocabulaire est celle
d'une societe patriarcale reposant sur la :filiation pater
nelle et realisant Ie type de la « grande familIe » (encore
observe en Serbie au XIXe siecle) avec un ancetre autour
duquel se groupent tous les descendants males et leurs
families restreintes; d'autre part, les termes de parente
se rapportent a l'homme ; ceux qui interessent la femme
sont peu nombreux, incertains et de forme souvent flot
tante.

Cependant les progres realises depuis sept ou huit
decennies n'ont pas seulement consiste dans Ie rassem
blement d'une plus grande quantite de donnees emprun
tees a un plus grand nombre de societes, mais aussi et
surtout dans une meilIeure interpretation, a mesure que
se precisait la theorie generale de la parente.
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Les systemes qu'on a appris aconnaitre hors du monde
indo-europeen font par£ois usage de termes identiques
pour des parentes qui, dans nos societes occidentales et
modernes, sont distinctes : celles, par exemple, de
« frere » et de « cousin », de « pere » et d'« onele .
paternel », etc. Inversement, ils separent des parentes
que nous confondons : « frhe de la mere » et
« frhe du pere », (pour nous « oncle »), « fils de la
sreur » et « fils du frhe » (pour nous « neveu ») etc.
Mais ces relations qui nous sont etrangeres aujourd'hui
ont parfois leur equivalent dans Ie monde indo-europeen
ancien, ou il s'agit de reconnaltre, comme dans tout sys
teme de parente, certains principes de classification.

Le vocabulaire indo-europeen de la parente presente
en efIet un certain nombre d'anomalies qu'on peut mieux
demir peut-etre a la lumiere d'autres systemes. Par
exemple, Ie peuple lycien, dit Herodote 0, 173), a
des noms matronymiques : « lIs s'appellent d'apres leurs
meres, et non d'apres leurs peres » - et il ajoute :
« Si une citoyenne s'unit a un esdave, les enfants sont
reputes de bonne race. Mais si un citoyen, fut-il Ie pre
mier des citoyens, a une femme etrangere ou une concu
bine, les enfants ne jouissent d'aucune consideration }).
On constaterait done en Lycie la filiation matrilineaire.
Mais l'assertion d'Herodote ne semble pas confirmee par
l'onomastique personnelle des, inscriptions lyciennes.
Herodote n'a cependant pas invente cette particularite.
II nous donne d'autres renseignements qui ont ete confir
mes depuis, tel Ie nom indigene des Lyciens qui
etait Termilai. On pouvait deja soup~onner l'impor
tance de la parente par les femmes en Lycie dans
la le~ende de BelIerophon telle qu'elle est rapportee
chez Homere (II. 6, 192-195) : Ie roi de Lycie donne a
l'Argien Bellerophon sa fille et Ia moitie des prero~a·

tives royales, faisant de lui a Ia fois son gendre et son
successeur.· Ainsi Bellerophon acquiert la royaute avec
son mariage. Or, nOllS pouvons nous representer d'apres
les inscriptions ce qu'etait Ie systeme de parente des
Lyciens. Dans une dedicace bilingue du IVe siede av
J. C. sur une base de statue, nous lisons : II6p'lta; 9pulfMc;
IIvp~6ti"t'~ &'O:EA.q>~-8ouc; TA.WEVC; tau"t'ov xat "t'T]V yuvarxa
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Tl.O'EVa'E(.L6pav... 'Op"t'ax£a Ovya"t'Epa IIp~av66a &,O:EA.q>~O:iiv ...
« Porpax fils de Thrypsis, neveu de Pyribates citoyen de
Tlos, ~ui et sa femme Tiseusembra fitle d'Ortakias, niece
de Prlanobas... » Le meme texte est donne en langue
lycienne. Nous avons Ie nom du personnage avec son
ascendance paternelle (en admettant que Thrypsis soit un
nom d'homme, ce qui n'est pas certain); mais il est dit
aussi « neveu de ... », sa femme est nommee « fille de ...»
et aussi « niece de ... ». Ce libelle se retrouve dans mainte
autre inscription Iycienne ou meme, bien souvent n'est
indiquee que la mention « neveu de ...». Quel est er: ce cas
Ie sens de « neveu » ?

Dans Ie systeme qui prescrit Ie mariage entre cousins
croises, un homme peut epouser la fille de la sreur de
son pere ou du frere de sa mere ; mais jamais la fille du
frere de son pere ou de la sreur de sa mere - et cela, pour
une raison de classification : Ie frere du pere est appele
« pere »; Ia sreur de la mere est appeIee « mere ». En
consequence, Ie fils du frere du pere ou de la sreur de la
mere est appeIe « frere » et la fille, « sreur ». On comprend
l'impossibilite du mariage avec des « sreurs » ou des
« freres ». Tout aussi claires sont, a 1'inverse, Ies condi
tions de parente ou Ie mariage est licite : la sreur du
pere, Ie frere de Ia mere appartiennent a d'autres clans,
de meme que leurs enfants. La relation d'oncle a neveu
se definit alors ainsi : 1'« oncle » est pour Ie neveu Ie
frere de sa mere, Ie « neveu » est pour l'onde Ie fils de
sa sreur. Le mot « neveu » dans beaucoup de societes
ne veut dire que « fils de la sreur ». Dans notre inscrip
tion Iycienne, Pyribates est l'onde maternel de Porpax
et Prianobas celui de Tiseusembra. Nous avons done ici
un systeme mixte ou sont indiques la filiation pater
nelle ainsi Que Ie clan maternel.

II y a un" autre fait dont nous devons rendre raison :
pourquoi Ie vocabulaire indo-europeen est-il si pauvre
pour Ia parente de Ia femme? On invoque la predomi
nance des fonctions masculines dans la famille. Sans doute,
mais la preponderance de l'homme a pu se maintenir sur
d'autres domaines sans entrainer les memes consequences
lexicologiques : la -condition juridique de la femme
n'a guere change en Europe jusqu'au xvme siede, cela
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n'emp&he pas notre vocabulaire d'etre strictement reci
proque (ainsi beau-pere/belle-mere etc.). L'explication
doit plutot etre que la femme quitte son elan pour
entrer dans celui du mari et qu'il s'institue, des lors,
entre elle et la famille de son mari, des relations qui
demandent une expression; ot cette famille etant une
« grande famille », du type qu'on connatt dans la societe
homerique, ces relations sont nombreuses : la nouvelle
venue contracte des relations distinctes avec Ie pere, la
mere, les freres, les femmes des freres. Par contre, pour
l'homme, il n'y a aucune necessite a distinguer par des
termes specifiques les parents de sa femme avec lesquels
il ne cohabite pas : il se contente, pour les caracteriser,
du terme general « apparente, allie », qui leur convient
indistinctement.

Troisieme fait qu'il faut relever : les variations fre
quentes dans la designation de certains rapports de paren
te. Les termes pour « pere », « mere », « frere », « sreur »,
sont clairs et constants, mais Ie « fils » est tres diver
sement denomme ; et les noms qu'il rec;oit sont souvent
renouveIes. De meme, les termes pour « onele, tante:
neveu, niece » sont ambigus et presentent beaucoup de
diversite suivant les langues (latin nepos est a la fois
« neveu » et « petit-fils »). Enfin, il semble qu'on ne
puisse restaurer une designation indo-europeenne meme
partielle du « cousin ». Ces variations posent de graves
problemes sur plusieurs plans.

Si l'on envisage les systemes particuliers a chaque
langue, on voit apparaitre des correlations singulieres :
ainsi auunculus « onele ~ est en latin Ie diminutif de
auus « grand-pere ». Voila quelques exemples des pro
blemes qui se posent a tous les niveaux et qui touchent
les uns au sens des termes, d'autres a leur distribution,
d'autres encore a leur evolution.
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chapitre 1
l'importance du concept de paternite

Sommaire. - Pere et mere, frere et SlEur ne constltuent pas
des couples symetriques en indo-europeen. En face de *mater
« mere ~, *ptJter ne designe pas Ie pere physique - comme en
temoigne, entre autres, Ie vieux juxtapose conserve dans lat. Iupi
ter. *Bhrater n'est pas non plus Ie £rere consanguin : Ie grec,
dans phrJter, nous conserve mieux qu'aucune autre langue Ie sens
de « rnembre d'une phratrie », terrne de parente c1assificatoire.
Quant a *swesor (lat. soror), il designe, a la Iettre, l'etre femi
nin (*sor) du groupe (*swe) - autre terme de parente classifi.
catoire, mais non symCtrique de *bhriiter.

De tous les termes de parente, la forme la mieux assu
ree est Ie nom du pere : * pater, skr. pitar- arm. hayr,
gr. pat~r, lat. pater, v. irl. athir, got. fadar, tokh. A
pacar, B pacar. Deux seulement de ces formes s'ecartent
du modele commun : en irlandais et en armenien, il y
a eu alteration du p initial. En tokharien, Ie a de pacar
ne represente pas une longue ancienne; et Ie c (= ts)
continue Ie t indo-europeen palatalise.

Le temoignage d'un certain nombre de langues revele
une autre denomination. En hittite, nous trouvons atta,
forme qui repond a lat. atta, gr. atta (&.,;.,;a.), got. atta,
v. sl. otte'l (forme derivee de atta, issue de * at(t)ikos).

C'est une chance de connaitre atta en hittite, car l'ecri
ture en ideogrammes masque la forme phonetique de la
plupart des termes de parente : seuls « pere », « mere »,
(0. grand-pere », sont ecrits en clair; nous ne connaissons
ni « fils », ni « fille », ni « femme », ni « frere »,
exclusivement notes en ideogrammes.

Le gotique a deux noms, atta et ladar. On a coutume
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de les citer sur Ie meme plan. En realite, Ie nom du pere
est partout atta. De fadar nous avons une seule attesta
tion, Gal. IV, 6 OU un vocatif &;66a 0 1ta:t1)p « Abba!
Pere! » (&;66a, forme arameenne d'invocation tradition
nelle, repris par Ie nominatif-vocatif grec) est traduit
abba fadar. Le traducteur, ayant voulu eviter, semble-t-il,
* abba atta, reprend Ie vieux mot, usue1 dans les autres
dialectes germaniques et qui a laisse en gotique meme
Ie derive fadrein « .Jignee; parents »; partout ailleurs,
Ie grec path est rendu par atta, y compris dans la for
mule atta unsar « notre Pere ». A quoi tient que * p~ter

n'apparait pas en hittite ni en vieux slave? On ne repond
pas A cette question si 1'0n se contente de dire que
* atta est une forme familiere de * p~ter. Le veritable
probleme est beaucoup plus important : * p~ter designe
toil proprement et exclusivement la paternite physique?

Le terme * p~ter est pregnant dans l'emploi mytholo
gique. II est la qualification permanente du dieu supreme
des Indo-Europeens. II figure au vocatif dans Ie nom
divin Jupiter: la forme latine Jupiter est issue d'une for·
mule d'invocation : 'k dyeu p~ter « Ciel pere! », que
recouvre exactement Ie vocatif grec Zeu pater (ZEV 1ta:t'Ep).
A cOte de Jupiter, nous a ete conserve Ie nominatif
Diespiter qui repond au vedique dyau~ pita. Aux temoi
gnages du latin, du grec, du vedique, s'ajoute celui de
1'0mbrien Iupater et enfin une forme moins connue,
mais interessante Deipflturos (aEL1t(i-tupO~) glosee chez
Hesychius : eEO~ 1tOCPa. 1:"t'uJ..l.cpoc£Ot~ « dieu des Stym
pheens », des habitants de Stymphaea, ville d'Epire. Dans
cette region d'ancien peuplement illyrien, une partie de
I'heritage illyrien S'65t maintenue a travers Ie dorien : la
forme Deipaturos doit etre un vocatif d'origine illyrienne.
L'aire de cette appellation divine est assez vaste pour
qu'on soit en droit de reporter a la periode indo-euro
peenne commune l'emploi mythologique de ce nom du
« pere ».

Or, dans cette figuration originelle, la relation de pater
nite physique est exclue. Nous sommes hors de la parente
stricte et * pJter ne peut designer Ie « pere » au sens per
sonnel. On ne passe pas si aisement de l'une a I'autre ac
ception. Ce sont deux representations distinctes, et elIes
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peuvent selon les langues se montrer irreductibles l'une a
l'autre. Pour rendre sensible cette difference, on renverra
aux observations d'un missionnaire, W. G. Ivens qui a re
late son experience dans Ie Pacifique occidental. Quand il
a essaye de traduire les Evangiles en melanesien, Ie plus
difficile, dit-il, a ete de rendre Ie Pater noster, aucun
terme m6lanesien ne repondant Ii la connotation collective
de pere. « La paternite n'est dans ces langues qu'une
relation personnelle et individuelle » (1); un « pere »
universel y est inconcevable. .

La repartition indo-europeenne repond en gros au
meme principe. Ce « pere » personnel, c'est atta,
seul represente en hittite, en gotique, en slave. Si
dans ces langues, Ie terme ancien, * pater a ete sup
plante par atta, c'est que * p~ter etait d'abord terme
classificatoire, ce dont nous trouverons confirmation en
etudiant Ie nom du « frere ».

Quant a ce mot atta lui-meme, plusieurs traits- aident
a Ie definir. Sa forme phonetique Ie classe parmi les
termes « familiers », et il n'est pas fortuit qu'on
retrouve des noms semblables ou meme identiques
aatta pour « pere » dans des langues tres diverses et non
apparentees, en sumerien, en basque, en turc, etc. De plus,
atta ne peut etre separe de tata qui, en vedique, en grec,
en latin, en roumain, est une maniere enfantine, tradition
nelle, d'interpeller affectueusement Ie pere. Enfin, comme
on Ie verra apropos de l'adjectH germanique « noble» :
* atalos> edel, adel (2), cet appellatif a produit plusieurs
derives qui ont leur place dans Ie vocabulaire des insti
tutions.

II s'ensuit que atta doit etre Ie « pere nourricier »,
celui qui eleve I'enfant. De la ressort la difference entre
atta et pater. Les deux ont pu coexister et coexistent en
effet assez largement. Si atta a prevalu sur une partie du
domaine, c'est probablement par suite de changements
profonds dans les conceptions religieuses et dans la struc
ture sociale. Effectivement, IA ou seul atta est en usage,

(1) W. G. Ivens, Dictionary and Grammar 01 the Language of Saea
and Ulawa, Solomon Islands, Washington, 1918, p. 166.

(2) Vol. II, liv. I, chap. 8.
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il ne reste pas trace de l'ancienne mythologie ou regnait
un dieu « pere ».

Pour Ie noni de la « mere », on observe a peu pres la
meme distribution de formes : Ie terme Le. * mater est
represente par skr. miltar-, avo matar, arm. mayr, gr.
meter (lJ.'l1't1']p) V. irl. mathir, v. sl. mati, v.h.a. muotar.
Mais Ie hittite dit anna- qui fait couple avec alta « pere »,
d. lat. anna, gr. annes (aw£.;), « mere de la mere ou du
pere ». Les noms du pere et de la mere sont de formation
symetrique; its comportent une meme finale en ~ter, qui
s'est constituee en suffixe caracteristique des noms de
parente et qui ulterieurement a ete etendue en plusieurs
langues a l'ensemble des noms de la famille (l).

Nous ne pouvons plus analyser * pater ni * mater,. il
est par suite impossible de dire si des l'origine la finale
etait un suffixe. En tout cas ce -ter n'est ni Ie morpheme
des noms d'agent, ni celui des comparatifs ; on peut seu
lement constater que, issu de * p;>ter et * mater, il est
devenu indice d'une classe lexicale, ceile des noms de
parente. C'est pourquoi il a ete generalise dans d'autres
termes de cette classe.

n est probable que les deux noms de la « mere »,
* mater et * anna, repondent a la meme distinction que
* pater et * alta pour Ie « pere », car « pere » et « mere »,
sous leurs noms « nobles », soutiennent des representa
tions symetriques dans la mythologie ancienne : « ciel·
pere » et « terre-mere » font couple dans Ie Rig Veda.

De plus, seul Ie groupe hittite a fait de anna- (luwi
anni-) Ie terme pour « mere », comme alta- (luwi tati-)
pour « pere ». Ailleurs, Ie sens de * anna est assez vague:
lat. anna, faiblement atteste, semble designer la « mere
nourriciere », et ne concorde pas avec gr. annes donne
par une glose d'Hesychius comme la « mere de la mere
ou du pere. ». Des termes de cette nature ne comportent
pas de reference precise dans l'ordre de la parente.

Le nom du « frere » est i.-e. * bhriiter d'apres l'accord
de skr. bhratar-, avo bratar, arm. elbayr, gr. phr~ter

(1) CE. ci-de550u5, p. 255 55.
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(cppa.'t1']p), lat. frater, V. irl. brathir, got. bropar, v. sl.
bratru, bratu, v. pruss. brati, tokh. pracer. Le nom hit
tite est encore inconnu. La forme armenienne se laisse
expliquer phonetiquement par une metathese initiale :
bhr->(a)rb-, qui a entrame une dissimilation des deux r
consecutifs en l-r.

Un fait important qui n'apparait pas dans ce tableau,
est que Ie grec a bien sous la forme phrater Ie corres
pondant de * bhrater, mais dans Ie vocabulaire de la
parente, * bhrater est remplace par adelph6s (aoEA.cp6.;)
(d'ou adelpM, aOEACP'l1 « sreur »). Une substitution comme
celle-Ia ne saurait etre un accident de vocabulai1e; eile
repond a une necessite qui interesse l'ensemble des desi
gnations de parente.

Selon P. Kretschmer (1), Ie remplacement de phr~ter
par adelph6s serait dli a une maniere nouvelle de consi··
derer Ie rapport de frere qui aurait fait de phr~ter Ie
nom du membre d'une phratrie. Effectivement, phrbter
ne designe pas Ie frere de sang; il s'applique a ceux qui
sont relies par une parente mystique et se considerent
comme les descendants d'un meme pere. Mais est-ce pour
cela une innovation du grec? En realite, Ie grec conserve
ici la signification « large» de i-e. * bhrater que reflet~t
encore certaines institutions religieuses du monde lta·
lique : les « Freres Arvales » (lratres aruales) a R~me,
les Freres Atiediens (lratres Atiedii) chez les Ombrlens,
sont des membres de confreries. La OU ces associations
demeuraient vivantes et OU leurs membres avaient un
statut particulier, il a fallu specifier par un terme expli
cite Ie « frere de sang » : en latin, pour Ie frere consan
guin, on dit frater germanus, ou simplement germanus
(espagnol hermano, portugais irmao), frere de souche,
en quelque sorte. De meme en vieux"perse, quand Dari~s,
dans les proclamations royales, veut parler de son frere
eonsanguin, il ajoute hamapita, hamata de meme pere,
de meme mere », eomme en gree homo-patrios, homo
mhrios). En effet, « frere » se definit par rapport a
« pere », qui ne designe pas neeessairement Ie « geniteur ».

En vertu de ces liaisons, * bhriiter denotait une fra-

(1) Clotta, vol. II, 1910, p. 201 55.
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ternite qui n'etait pas necessairement consanguine. Les
deux acceptions ont ete distinguees en grec. On a con
serve phrtJter pour Ie membre d'une phratrie, et institue
un terme nouveau adelph6s (litteralement « ne de la
meme matrice ») pour Ie « frere de sang ». La diffe
rence se manifeste en outre par un fait peu observe :
phrtiter n'existe pour ainsi dire pas au singulier; seul
Ie pluriel est usueL Au contraire adelph6s visant une
parente individuelle, est frequent au singulier.

Des lors, les deux relations ,se trouvaient non seule
ment distinguees, mais polarisees par leur reference impli
cite : phrtiter se deflnit par rapport au meme pere, adel
ph6s par rapport a la meme mere. Desormais, seule

l'ascendance maternelle commune est donnee comme cri
tere de fraternite. Du meme coup, cette designation nou
velle prend place entre individus de sexe different :
adelph6s « frere » a entratne Ie feminin adelpM « seeur »,
ce qui a bouleverse la terminologie ancienne.

La « seeur » a une denomination specifique : indo
europeen * swesor} represente par skr. svasar} avo xVanhar.
arm. kCoyr (aboutissement phonetique de * swesor), lat.
soror} got. swistar} v. s1. sestra} tokh. sar.

Le grec manque apparemment a ce tableau, quoique
Ie correspondant grec de * swesor soit conserve sous la
forme eo.r (fop). Mais ce n'est plus qu'une survivance,
recueillie par des glossateurs. De meme que phrtJter
montre un sens particulier, de meme Ie mot eor} corres
pondant phonetiquement a * swesor est donne avec des
sens discordants. II ~st glose 9vYcX:'tTlP « fille », &.\lE\fJ~6~

« cousin » et ~OpEC;·1tPOcri)xO\l'tEC; « parents ». Le terme,
assez vague, s'appliquait a un degre de parente dont on
n'avait plus nettement conscience. Cet effacement resulte
de la creation de adelpM « seeur », celle-ci a son tour
produite par la transformation du terme pour « frere ».

Quel est Ie sens propre de * swesor? Cette forme a
un interet exceptionnel, du fait qu'elle paratt suscep
tible d'une analyse en un compose * swe-sor} forme de
It swe} bien connu comme terme de relation sociale (1)

(1) CE. ci-dessous p. 330.
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et d'un element ,,.. -sor qui se retrouve dans des composes
archaiques ou il denote Ie feminin : les nombres ordi
naux anciens pour « troisieme » et « quatrieme » compor
tent, a cote du masculin, des formes de feminin carac
terisees par l'element * -sor : celt. cetheoir, vedique
catasra, avestique catailro, toutes formes issues de
* kWete-stJr.

II est probable que ce * -sor est un nom archaique de
Ia « femme ». On Ie reconnatt en iranien sous la forme
har- dans Ie radical de av. hairiSi « femme, femelle »,
ou il a ete suffixe en -is-i} avec Ie morpheme qu'on
retrouve en skr. dans Ie feminin mahisi « reine ». II est
possible aussi que skr. stri « * sri) (~ femme » soit une
feminisation secondaire de l'ancien * sor. On peut ainsi
identifier les deux elements du compose * swe-sor) etymo
logiquement « l'etre feminin du groupe social swe »:
Une pareille designation met la « seeur » sur un plan
tout autre que Ie « frere » : i1 n'y a pas de symetrie
entre les deux termes. La position de la seeur se defi·
nirait donc par rapport a une fraction sociale, Ie swe,
au sein de la « grande famille » ou se maintiennent les
membres masculins. II y aura lieu, Ie moment venu,
d'examiner plus particulierement Ie sens de swe.

A la difference clu mot pour « seeur », nous n'avons
pas Ie moyen d'analyser Ie nom du « frere », sauf a
isoler la meme finale -ter que dans « pere » et « mere » ;
mais aucune explication ne rend compte du radical * bhra-.
II est vain de Ie rattacher a la racine * bher- dulat. fero}
puisqu'aucun emploi connu des formes de cette racine
ne conduit au sens de « frere ». Nous ne pouvons pas
plus interpreter ,.. bhrater que ,.. pater et ,.. mater. Les
trois sont herites du fonds indo-europeen Ie plus ancien.
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chapitre 2
statut de la mere et filiation matrilineaire

Sommaire. - Entre autres indices du rOle juridique efface
de la mere dans la societe indo-europeenne, on doit citer l'ab
sence d'un *miitrius en face de patrius.

Toutefois Ie vocabulaire, notamment grec, garde Ie souvenir
de structures sociales tout autres, et probablement non indo
europeennes ; l'existence d'un Zeus Heraios et d'un couple
conjugal ancien Hera-Herakles, les noms grees du « frere ,.
- adelph6s litt. «issu du meme sein ,. et kasignetos « id. ,. 
ne peuvent s'expliquer en reference A un systeme de filiation
patrilineaire.

Mais, A l'epoque historique, ce De sont IA que souvenirs :
Zeus Heraios est un hapax et maIgre leur etymologie, kasignelos
(qui a pu relayer un instant phrater comme terme cIassificatoire)
ct adelph6s designent Ie « frere » comme termes de parente
patrilineaire.

Tous les faits rapportes jusqu'a maintenant condui
sent a reconnaitre Ie primat du concept de paternite en
indo-europeen. Ils aident aussi par contraste a apprecier
les deviations qu'on peut constater a ce principe. Ce primat
se trouve corrobore par de menus indices de caractere
linguistique, qui ne sont pas toujours apparents, mais
qui prennent leur valeur quand on les ramene a leur
origip.e.

Un de ces faits est la creation du terme latin patria
« patrie ». sur pater. Mais cette derivation n'a pu se
faire directement. On Ie verra mieux en considerant les
adjectifs qui ont ete tires de pater et de mater.

L'adjectif derive de pater est patrius. C'est la un adjectif
relevant exclusivement du monde du « pere »; il n'y a
pas de correlatif pour la « mere », il n'existe pas de
* matrius. La raison en est evidemment la situation legale
de la mere; Ie droit romain ne connait pas d'institution
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a Iaquelle convienne un adjectif * matrius, qui mettrait
« pere » et « mere » en position egale ; Ia potestas est
exc1usivement patria. SeIon ce droit, il n'y a ni autorite,
ni possession qui appartienne en propre a Ia mere. Du
cote de mater I'adjectif derive est tout different, c'est
maternus, sur Ia formation duque1 nous aurons a revenir.

On pourrait croire qu'il y a au moins un derive commun
apater et mater, ce1ui en -monium, puisque matrimonium
est parallele a patrimonium. Ce n'est Ia en fait qu'une
symetrie tout exterieure. Comme on Ie montrera plus
loin, Ies deux formations ne sont pas correlatives et n'in
diquent pas la meme fonction (1). La .encore se mani
feste par des indices morphologiques I'inegalite de nature
qui separe les deux concepts.

On sait qu'une des societes indo-europeennes qui ont
conserve Ie plus Iongtemps la structure ancienne est celIe
des Slaves du sud chez qui se rencontre encore de nos
jours Ia forme de famille dite zadruga. Vinsky (2) a consi
dere de pres Ie fonctionnement, Ia composition de cette
« grande famille ». Groupant Ie plus souvent une ving
taine de membres, parfois trente et jusqu'a soixante,
rarement au-de1a, Ia zadruga est un ensemble beaucoup
plus considerable que les familles restreintes que nous
voyons habituellement : e1le reunit autant de ces familles
restreintes qu'il y a de fils vivant au foyer commun. Cette
famille est de type rigoureusement patriarcal. Pourtant
un etranger peut entrer dans Ia famille en epousant la
fille : par l'heritiere se continue la lignee. Le beau-fils
est incorpore a sa nouvelle famille au point de perdre
son statut propre; il va jusqu'a prendre Ie nom de sa
femme, Ies autres membres l'appe1ant par un adjectif
possessif derive de ce nom. II est appe1e ensuite du nom
de famille de sa femme ainsi que ses enfants, si bien
que son nom a lui n'a plus de fonction sociale.

Mais il y a aussi des donnees qui temoignent en sens
inverse, notamment dans la societe grecque ancienne. On
a etudie plus haut une particularite propre au grec et

(l) Sur mtllrimonium, v ci-dessous, chap. 4.
(2) Vmsky, 1A grande famille des Slaves du sud. Etude ethnologique,

Zagreb, 1938.
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qui Ie SePflre des autres Iangues indo-europeennes, Ia
designation du « frere » par adelph6s, instituant une
fraternite co-uterine. Ce n'est pas Ie sew terme qui
denomme Ie « frere » par rapport a Ia mere. Un terme
symetriq'1e, de meme sens est l'adjectif homogflStrios
(O(.Loyticr"t'PtO~) avec Ie doublet ogastor (OYM"t'Wp), litterale
ment « cp-uterinus ». II semble que ce soit Ia un indice
ancien d'une certaine preponderance de Ia femme.

La mythologie grecque en offre plusieurs confirma
tions. Considerons par exemple Ie grand couple divin,
prototype meme du couple : Zeuset Hera, unis par
Ie hieros gamos, illustrant Ia puissance maritale de l'epoux,
maitre supreme des dieux. A.-B. Cook, auteur d'un ouvrage
monumental sur Zeus (1), a etudie ce hieros gamos.
D'apres lui, l'union de Zeus et Hera n'est pas une donnee
originelIe, elle apparait vers Ie v· siec1e avant notre ere,
et comme pour normaliser un etat plus complexe de la
legende. Auparavant, il y avait deux couples distincts :
d'une part, Zeus et une certaine compagne; de I'autre,
un certain dieu et Hera. On en a une preuve dans Ie
calendrier rituel d'Athenes OU est mentionnee une offrande
a Zeus Heraios (ZEU~ cHpa.t'o~), cas probablement unique
ou un dieu est designe par Ie nom de sa femme : dans
cet etat de la Iegende, Zeus est subordonne a Hera.
Cook (2) a rassembIe des temoignages qui montrent qu'a
Dodone, sanctuaire Ie plus venerable de Zeus l'epouse
du dieu etait non Hera, mais Dione (Atw'V'l') ; chez Ies
Dodoneens, Hera s'appelle Dione, affirme Apollodore.
Dione est un adjectif derive de Zeus. La figue divine
de Dione est tiree du nom de Zeus et represente son
emanation.

Hera, de son cote, est souveraine; en particulier a
Argos. Or Ie personnage qui lui est associe est Herakles,
beau-fils de Hera dans la forme Ia plus ordinaire de la
tradition. Mais certains faits, Ia jalousie de Hera, par'
exemple, semblent indiquer une relation conjugale et non
maternelle. On peut avec vraisemblance considerer Hera-

(1) A. B. Cook, Zeus, III (1941), pp. 1025-1065.
(2) Id. The Classical Review, (First Series) XIX, 365 et 416.
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kles comme un « prince' consort » de Hera dans un
temps tres ancien.

II n'y a donc pas un seul couple, mais deux: Zeus
et Dione d'une part; Hera et Herakles d'autre part.
lIs se sont fondus en un seul ou la grande deesse est
l'epouse du grand dieu : Zeus et Hera sont desormais
ensemble. II est donc vraisemblable que les formes pri·
mitives de la legende gardent Ie souvenir d'un role majeur
devolu a la femme.

Le meme trait va ressortir d'une confrontation entre
deux noms grecs du « frere », adelph6s (IXOEA.q>6c;) et kasi
gnetos (XlXO'£YV1'}"t'oc;). La notion du phr!Jter, avec celIe de
phriitria se trouve mise en evidence dans une tradition
(ionienne d'origine, semble-toil) relative a la fete des Apa
touries, 'A1ta."t'Ovpta., au cours de laquelle, Ie deuxieme
jour, avait lieu Ie sacrifice a Zeus Phratrios (Apatourios),
ainsi qu'a Athenaia phratria (Apatouria). L'etymologie
de Apatouria est evidente. Les anciens interpretaient deja
Ie mot par homoplztria (OIJ,01tIX"t'pta.) : c'est la fete de
ceux qui ont Ie meme « pere » : aplztores (IXmi"t'opEC;), ce
qui equivaut a phr!Jteres, puisque les phr!Jter sont ceux
qui descendent du meme path. lci ressort la notion de
la lignee masculine et patriarcale.

Considerons a present Ie mot kasignetos. II appartient
a l'ancienne langue poetique, mais il n'est pas de la meme
tradition dialectale que apatourios, lequel semble ionien :
kasignetos est eolien, « acheen » (de type cypriote). Le
sens premier est ce1ui d'adelph6s, d'apres des emplois
comme celui-ci : xa.O"£Y'II1'J"t'O'll xa.t 01ta."t'pO'll (II. 11,257;
d. 12, 371) revenant a dire « de meme mere et de meme
pere », confirme par II. 3, 228 : a.,noxa.O"tyvT)"t'w "t'W IJ.Ot
1J.£a. YE£'IIa."t'O IJ.Trt1'JP « les deux freres que rna mere m'avait
donnes », a propos de Castor et Pollux. La formation
est celIe d'un compose ou Ie premier terme kasis « frere ;
seeur » (chez Eschyle) a ete renforce par l'adjectif verbal
-gnetos « ne, de naissance ».

Mais un emploi de kasignetos semble genant :'« Hector
lance un appel a tous ses kasif!.netoi. Et d'abord, il s'en
prend au fils d'Hiketaon, au fier Melanippe. » (II. 15,
545-7.) Ainsi, Melilnippe, fils d'Hiketaon, figure parmi
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les freres d'Hector. Mais ce personnage n'est pas son
frere : il est fils d'Hiketaon et non de Priam. Deja les
anciens Ie remarquaient : les scholiastes traduisent ici
kasignetoi par Ie terme vague sungeneis (O'VYYE'IIEi:C;) « pa
rents » : encore a cette epoque, chez les Ioniens, les
sungeneis sont appeIes kasignetoi. On peut aujourd'hui
etre plus 'precis. Selon la genealogie du personnage, indi
quee par aiIIeurs dans l'Iliade, Melanippe est fils de
Hiketaon, frere de Priam. II est donc exactement Ie fils
du frere du pere d'Hector. Ainsi kasignetos ne designe
pas ici Ie frere issu du meme pere, mais Ie « frere »
issu du frere du pere, c'est-a-dire, pour nous, Ie « cousin ».

Nous en tirons deux conclusions : 1) cette parente est
necessairement de type classificatoire et ainsi kasignetos
rejoint phr!Jter et aplztor,. 2) kasignetos camme adelph6s
et probablement par synonymie, a ete devie de sa signi
fication etymologique qui devait se rapporter a la mere,
pour entrer dans la filiation exc1usivement « paternelle » :
on voit donc que malgre la persistance de traditions
locales, peut-etre etrangeres, la force des conceptions
indo-europeennes a ramene ces concepts aberrants a la
norme primitive.

Nous en avons confirmation dans la glose du laconien :
xaO"LOL' OL h "t'ijc; a.\hijc; IXyEA.1'JC; IXOEA.q>O£ "t'E xa.t IX'IIE\fILO£.
On appelait kasioi les freres et les cousins de la meme
'IXyEA.1'J, de la meme « bande ». Les enfants dits kasioi sont
organises dans une meme « bande » parce que, etant
freres et cousins, ils se reconnaissent Ie meme « pere ».

Telle est cette histoire complexe ou l'on voit que,
lorsqu'une culture se transforme, elle emploie des termes
nouveaux pour suppleer les termes traditionnels quand
ceux-ci se trouvent charges de valeurs specifiques. C'est
ce qui se produit pour la notion de « frere » en ibero
roman. En tant que terme de parente, Ie frater du latin a
disparu, remplace par hermano en espagnol, irm1lo en por
tugais, c'est-a-dire lat. germanus. La raison est que, a la
suite de la christianisation, frater, et aussi soror,' avaient
pris un sens uniquement religieux, « frere et seeur en reli
gion ». II a fallu des termes nouveaux pour la parente
naturelle, frater et soror etant devenus en quelque sorte
des termes de classe, relatifs a une nouvelle ~arente
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elassificatoire, celle de la religio~. De meme en grec, il
a fallu difIerencier deux types de parente, et phrbter
n'ayant cours que comme terme elassificatoire, forger pour
« frere » et « sreur » consanguins des termes nouveaux.

Ces creations'lexicaies bouleversent souvent les deno
minations anciennes. Quand on a designe en grec la
sreur par la forme feminine (adelphe) du terme pour
« frere » (adelph6s), on a introduit un changement radical
dans l'etat indo-europeen. Le contraste ancien entre
« frere » et « sreur » repose sur cette difference que tous
les freres forment une phratrie issue mystiquement du
meme pete; mais it n'y a pas de « phratries » feminines.
Mais, quand dans une nouvelle conception de la parente,
Ie rapport de consanguinite est mis en relief, et c'est la
la situation en grec historique, un terme descriptif devient
necessaire et it doit etre Ie meme pour Ie frere et la sreur ;
la denomination nouvelle n'est distinguee que par les
indices morphologiques du genre (adelph6s et adelphe).
Des faits en apparence menus, comme celui-ci, nous font
prendre conscience de la transformation profonde qui
a atteint en grec Ie vocabulaire de la parente.
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~hapitre 3

Ie principe de I'exogamie
et ses applications

Som';lair~. -:- Seu.l;e Ia regIe du mariage entre cousins croises
dam I applIcatIOn fait que Ie meme personnage est Ie pere de
man pere et Ie fre~ de Ia mere de ma mere, permet de
comprendre 9ue. Ie lann auunculus, derive de auus « grand-pere
paternel », slgmfie « onele maternel »

Correlative~ent nepos, Ie « neveu'» (choye par son onele
ma~ernel, mats sou~s 8 Ia rigoureuse patria potestas), prend,
8 cote ~e ce ~ens anCien - garanti, entre autres, par gr. anepsi6s
«, co~sm » litt. « co-neveu » -, celui de « petit-fils » partout
?U S Impose, avec une rigueur croissante, Ie systeme patrilineaire
mdo-europeen.

A l'invers~ de nepos, la ?esignation du « fils » - generalement
comme « rel.eton » - presente une assez grande diversite dans
les langues mdo-europeennes : on peut voir 18 Ia trace d'une
structu~e de Ia parente au Ia relation pere-fils etait ecIipsee par
la relatIOn onele maternel-neveu.

Un, terme ~o.mmun a la plupart des langues indo
europeennes desIgne Ie « grand-pere » : il est represente
par l.at. auus, et les formes correspondantes. Mais, dans
certa:nes langues, Ie sens offre une variante notable :
ce n est plus « grand-pere », mais « onele » et specia
lement « onele maternel ».

Nous ~llons enumerer ces formes, en procedant par
ordre crOIssant de complexite.

Au latin auus correspond Ie terme hittite de meme
sens huhhas: ~e rapproch.ement parrot surprenant tant
les forme~ .differ~nt. II se J~stifie dans un etat archaique
du ph~net1sme mdo-europeen. Le hittite conserve ici
un anCIen phoneme laryngal (ecrit h) qui a disparu dans
les autres langues, mais qui s'y manifeste indirectement
~ar des modifications des timbres ou des quantites voca
liques. Nous Ie notons * H. On pourra restituer Ie pro
totype commun en * HeuHos.
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Comme Ie latin auus et Ie hittite huhhas, 1'armenien
haw « grand-pere » offre Ie mot sans suffixation. Le h
initial de l'armenien n'a rien avoir avee ce1ui du hittite ;
c'est une aspiration secondaire due a un phenomene
recent : etymologiquement, la forme armenienne suppose
une ancienne initiale vocalique. La meme aspiree hyste
rogene s'est deve10ppee dans Ie nom armenien parallele
de Ia « grand-mere », han, qui se compare ahitt. hanna!
« grand-mere » lat. anus « vieille femme », grec ann,s
glose « mere de la mere ou du pere », vieux-haut-allemand
ana « grand-mere », etc.

En face de hitt. huhhas, lat. auus, arm. haw « grand
pere », les formes des autres langues se repartissent en
groupes particuliers. II y a d'abord Ie groupe du slave
et du baltique : v. slave uit, ancien * auios j en baltique :
v. prussien awis, lituanien avynas. Quant au sens, obser
vons que Ie balto-slave * auios signifie « onele ». Le
lituanien avynas, derive au second degre, designe spe
cialement Ie frere lie la mere, 1'onele maternel.

Les formes celtiques constituent deux deve10ppements
distincts. D'une part v. irl. aue, moyen irl. oa reposent
aussi sur * auios, mais designent Ie « petit-fils », soit
1'inverse de ce qu'on attend, anomalie a etudier avec
Ie nom du « petit-fils ». De l'autre, gallois ewythr, breton
eontr, supposent un derive * awen-tro- et signment
« onele ».

En germanique, nous avons une serie de derives avec
suffixe en -n, formant un nouveau radical * awen- :
en gotique, cet * awen- n'est par hasard represente qu'au
feminin awo « grand-mere » (dat. sing. awon); Ie mas
culin est atteste par 1'islandais ale « grand-pere ». Ce
theme * awen- est presume en vieux-haut-allemand dans
oheim, all. Oheim « onele », qu'on restitue hypotheti
quement en un compose * awun-haimaz.On ne sait
comment interpreter Ie second element; ce serait soit
un derive du nom de la residence (Heim, d. angl. home)
« celui qui a la residence du grand-pere » (?) - soit
une forme nominale de la racine * kWei- (gr. tim~, 'tLIJ.1)
« celui qui a la consideration (?) du grand-pere »; mais
cette racine n'apparait pas autrement en germanique.
Tout dans cette restitution demeure incertain, et c'est
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grand dommage pour l'analyse du sens. En tout cas,
v.h.a. ohdm, et les formes correspondantes v. anglais
eam, v. frison em, signifient egalement « onele » et non
« grand-pere ».

Telles sont' les donnees, reparties selon leur forma
tion. On notera cependant que toutes Ies Iangues n'y
figurent eas : il y manque Ie gree et l'indo-iranien. Ces
deux groupes dialectaux ont des termes nouveaux. En
gree, « grand-pere » se dit pappos (1t(i1t1tO~), nom d'appe1
et terme enfantin; il n'est pas homerique, mais c'est
Ie seul connu en prose, chez les ecrivains et dans les
inscriptions. En sanskrit, « grand-pere» se dit piiamaha-;
compose descriptif dont les deux elements sontdans
un ordre insolite. On l'a explique comme tine imitation
du compose a redoublement intensif mahamaha « tres
grand, tout-puissant »; ce1a accuse Ia date recente de
cette designation. D'ailleurs, 1'indien ne s'accorde pas ici
avec l'iranien qui a un mot distinct, avestique et vieux
perse nyaka « grand-pere », persan niya, terme depourvu
de parente etymologique.

On discerne a present Ie grand probleme que pos~

1'evolution du sens entre i.e. * awos et ses derives et
composes. Que ces derives soient formes au moyen des
suffixes -yo, -en, ne peut rien expliquer. II s'agit de
savoir comment a partir du nom du « grand-pere »,
on a denomme 1'« onele maternel ». La question ne se
pose pas seulement dans les differents groupes dialec
taux, mais a l'interieur meme du latin puisque, a cote
de auus, Ie diminutif auunculus, « Ie petit auus » est Ie
nom de 1'« onele ». Le probleme est pose depuis l'an
tiquite et a ete souvent discute; on trouve deja dans
Festus : « auunculus, matris meae frater (frere de rna
mere, et non de mon pere) traxit appellationem ab eo
quod... tertius a me, ut auus... est » (parce qu'il occupe
Ie troisieme degre par rapport a moi, comme Ie grand
pere) - 011 bien, autre explication, « quod aui locum
obtineat et proximitate tueatur sororis filiam » (...parce
qu'il prend la place du grand-pere et se charge de veiller
sur Ia fIle de sa seeur). II ne designe jamais que l'onele
maternel.

Dne idee se presente immediatement; si auunculus se
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rattache a auus, n'est-ce pas parce que auus designerait
Ie grand-pere materneI? auunculus serait alors a expli
quer comme Ie fils du veritable auus. Delbriick l'a sup
pose, Eduard Hermann a insiste sur cette explication (1).
Cette idee n'est recevabIe ni en fait, ni en theorie. On
peut reprendre Ies exemples- de auus recueillis dans Ie
Thesaurus; aucun n'impose Ie sens de « grand-pere mater
nel ». Toutes Ies definitions des anciens rapportent avus
a Ia lignee paternelle : dans Ies Origines d'Isidore de
Seville, on lit : « auus pater patris est; patris mei pater
auus meus est. » Quand on enumere Ies ancetres, c'est
toujours en partant de pater et on nomme pater, auus,
proauus, etc. Pour Ie grand-pere maternel, on specifie
auus maternus. De meme, en hittite, huhhas est exeIu
sivement Ie grand-pere paterneI; nous en avons une
preuve subsidiaire dans Ie pIurielhuhhanteI qui designe
Ies peres, les ancetres, les aieux; c'est dans Ia lignee
paternelle que s'inscrivent Ies ancetres.

Voila pour Ia question de fait; considerons mainte
nant Ia raison de thoode. Dans un systeme de parente
dassificatoire, aucune importance particuliere n'est attri
buee au pere de Ia mere. En filiation agnatique, on tient
compte du pere, du pere du pere; en filiation uterine,
du frere de Ia mere. Mais Ie pere de Ia mere n'a pas de
place speciale. II s'ensuit qu'on n'aurait jamais pu desi
gner un personnage aussi important que l'onde maternel
auunculus, en fonction d'un auus qui serait Ie pere de
1a mere, dont Ie role est si peu caracterise.

La difficulte que la phiIoIogie ne peut resoudre a elle
seule, trouve sa solution dans la structure de Ia parente
exogamique. II faut se representer Ia situation de EGO par
rapport ason auus et a son auunculus. On peut Ia figurer
par un schema indiquant les rapports de parente au bout
de deux generations. II faudra se rappeler que seIon Ie
principe de l'exogamie, les sexes differents appartiennent
toujours a des moities differentes; il n'y a de mariages
possibles qu'entre membres de moities opposees.

Durand I est I'auus, Ie pere du pete de EGO. En
meme temps, Durand I est Ie frere de Ia mere de Ia mere

(1) Gottinger Nachrichten, 1918, 214 s.
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de EGO: auus designe done, dans Ie meme personnage,
Ie pere du pere et Ie frere de la mere de Ia mere, c'est
a-dire Ie grand-onde maternel : la double relation a
EGO de ce personnage unique decouIe automatiquement
du mariage des cousins croises. A partir de Dupont II,
Ie meme schema recommence : Ie fils de Dupont I epouse
Ia fille d~ la sreur de son pere, sa cousine croisee; ainsi
toujours, l'auus est grand-pere paternel et grand-onde
materneI. En somme, Durand I est Ie pere du pere (ou
auus) de Durand III qui est EGO. Mais Durand I est
en meme temps Ie frere de la mere de Dupont II, qui
est a son tour Ie frere de Ia mere de Durand III (EGO).
Pour EGO, Durand I sera l'avus et Dupont II, I'auun
culus.

En partant de EGO, Ie frere de sa mere, son au~n

culus, est Ie fils de la seeur du pere de son pere, de son
auus. II en est toujours ainsi. Dans ce systeme, Ia parente
s'etablit entre frere et, fils de seeur, entre onde materneI
et neveu, tandis qu'en filiation agnatique elle s'etablit
de pere en fils. .

Des Iors, si auus se refere en realite au grand-onde
maternel, l'onde maternel pourra etre dit : « petit auus »,
ou auunculus. Cette solution est une simple consequence
des necessites du systeme. On est amene a poser pour
auus Ie sens de « grand-onde matemel » avant celui
de « grand-pere » : un meme personnage, 'Ie frere de
Ia mere de la mere, est en meme temps pere du pere.
Dans son magistral ouvrage sur l'ancienne societe chi
noise, Granet (I) retrouve cette meme correspondance ;
Ie grand-pere agnatique est toujours Ie grand-onde mater
neI. Cette regle s'applique dans d'autres societes encore:
elle a Ie caractere typique d'une regIe necessaire.

Le latin, ainsi reinterprete, apporte un temoignage
capital; mais, a date historique, it n'enseigne que la
signification agnatique de auus comme « grand-pere, pere
du pere ». La relation etymologique avec ammculus
implique et revele un autre type de filiation, - du fait
que l'auunculus est Ie frere de la mere.

Cette structure generale conditionne Ies divers eM-

(1) Granet, Civilisation' chinoiu, 1929, p. 247.
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Dupont D.4rand autre·
Homme

Femme ------ ••••• .............

0 Alliance et filiation

o
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DU MARIAGE DES COUSINS CROIS~S

I.e schema ci-dessus, moins classique, demande sans doute
un effort d'adaptation : les individus sont representes ici par
des traits (differents seIon les sexes et les familles), leurs
relations par un point (representant a lui seul alliance et
filiation). Mais Ie dessin obtenu met mieux en valeur la
relation particuliere des cousins croises ici etudiee.

Ce second systeme de representation a en outre I'avan
tage de permettre de depouiller une information genealo
gique infiniment plus complexe et ramifiee, et de la rendre
lisible (ce que ne permettait pas Ie premier graphisme).

(C/. les exemples de reseaux dans semiologie graphique
de Jacques Bertin, Mouton-Gauthier-Villars, Paris, 1967,
pp. 269 et suivantes.)

~
Durand X

AYUS'

I..
DurawSn·

I

..
Durandm

EGO'

LA p~ R.£SULTANT

I I

~x
=4\ •Dupontn

AVUNC;ULUS

Pupont .Dttrand autre

Homme 6- ....
Femme' 0 • "j\........

I Alliance F!llauon-

I
@

o

Schemas etablis par M. Bertin, qui les dejinit dans les
termes suivants :

Les deux schemas .ci·contre representent, de fa~on cliffe·
rente, les relations d'ordre genealogique. '

Dans les deux cas, l'information est la meme : des indivi·
dus et; entre eux, des relations.

Dans Ie schema ci-dessus (un traditionneI arbre genealogi·
que), les individus sont representes par des points (de forme
differente selon les sexes, noirs ou blanes selon les fa·
milles), et les relations par des traits (de dessin different
seIon la nature de ces relations : filiation ou alliance).
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ments qu'elle englobe. Nous sommes amenes a une concep
tion structurale de la parente indo-europeenne et' du
vocabulaire de cette parente, parce qu'il y a des classes
et des relations entre les classes. Cela fait comprendre
la variete des termes et la dissymetrie dans la designa
tion des ondes et des tantes en latin : patruus pour Ie
« frere du pere », mais auunculus pour 1'« oncle mater·
nel » ; au feminin, matertera, seeur de la mere, la « pres
que mere », mais amita, « seeur du pere ». Le rapport
de fraternite entre etres de meme sexe les met dans la
meme classe. Le frere du pere ou la seeur de Ia mere
etant de meme sexe que Ie personnage en fonction duque1
ils se definissent, les termes qui les designent sont des
derives du terme primaire. Mais Ie frere de la mere ou
la seeur du pere etant de sexe oppose, on a des termes
differents : c'est Ia une illustration du principe de I'exo
gamie.

En general, dans nos langues modernes, cette distinc
tion s'est effacee. Cependant, il n:est pas necessaire de
remonter bien haut pour retrouver divers indices de Ia
situation privilegiee qu'occupait I'oncle maternel.

Pour I'ancien monde germanique, reportons-nous a
Tacite, Germanie XX, 5 : Sororum filiis idem apud auun
eulum qui ad patrem honor>, quidam sanetiorem artio
remque hune nexum sanguinis arbitrantur et in aeci
piendis obsid;bus magis exigunt tanquam et animum
firmius et domum latius teneant. « Les fils de Ia sreur
sont aussi chers a leur auuneulus qu'a leur pere; il y
en a meme qui pensent que ce lien du sang (celui de
l'auuneulus) est plus saint et etroit (que celui de la pater
nite). lIs I'exigent de preference en prenant des otages,
car ainsi ils tiennent plus fortement les esprits, et plus
largement la famille. »

Chez les Celtes aussi nous trouvons des temoignages
concordants. Les grands heros de I'epopee se denom
ment par leur mere..Les relations entre Cuchulainn et
Ie frere de sa mere Conchobar, illustrent bien ce type
de parente.

Chez Homere, cette structure demeure reconnaissable
bien que la designation de I'oncle matemel ait ete renou
ve1ee en m!tros (p:f)'t'pwc;), derive secondairement refait
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sur patros ('7tci't'pWC;) qui est I'equivalent de lat. patruus. Le
nom ancien a disparu, mais la conception ancienne a sur
vecu. Dans I'Iliade, Ies deux seuls exemples du terme
mhros prennent pour nous un relief particulier :

1) Apollon deguise apparait a Hector pour Ie stimuler
au moment OU il faiblit ; il prend les traits de son oncle
maternel i.metros) pour avoir plus d'autorite (II..16, 717) ;

2) TIepoleme, fils batard d'Herakles, a tue l'oncle
maternel d'Herakles; il doit s'enfuir, poursuivi par les
6ls et petit-fils d'Herakles : par ce meurtre il a dechaine
contre lui toute sa parente (II. 2, 661 ss.).

On trouverait sfuement de ce lien d'autres exemples
sur Iesquels on passe souvent sans les voir. Citons seule
ment celui-ci, chez Herodote (IV, 80). Au moment ou
Octamasadas, roi des Scythes, s'apprete a combattre
Sitalkes, roi des Thraces, ce dernier lui fait dire: « pour
quoi nous battre, puisque tu es Ie fils de rna seeur? »

Dans Ie meme sens temoigne un fait de vocabulaire
armenien : keeN « oncle maternel »' est un derive de
kCoyr « seeur ». Cette relation morphologique apparait
elairement si I'on pose Ies prototypes respectifs : kCoyr
repose sur '~swesor," et kCeri sur *swesriyos. L'onele
maternel est done designe litteralement comme « celui
de Ia seeur », d'apres sa seeur qui est Ia mere de EGO.
C'est un terme explicite, probablement substitut d'un
autre plus ancien, qui souligne Ia specifidte de I'oncle
maternel dans Ie systeme de parente armenien.

Tout fait ressortir ainsi, et d'une maniere d'autant
plus probante que les donnees proviennent de Iangues
et de sodetes qui etaient devenues depuis Iongtemps
distinctes dans Ie monde indo-europeen, Ia position par
ticuliere de 1'« onele matemel » et rend plus vraisem
blable Ie rapport forme! entre auus et auuneulus.

CorreIativement, Ie nom du « neveu », terme repre
sente dans,~ toutes Ies Iangues a peu pres, presente
une variation de sens symetrique, tantot « petit-fils »,
tantot « neveu ».

Void d'abord l~s formes, dans leurs relations etyma
Iogiques : skr. napat, naptc, fern. napti- " avo napat, fem.
napti>, v. perse napa (nom.); lat. nepos, fern. neptis ,.
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V. lit nepuotis, fern. nepte i v. angl. nefa i v.h.a. nefo,'
v. sl. netti' < * neptios; en celtique : v. irl. nia, gall.
nei. II faut encore citer Ie grec anepsios (a"iljJ~6c;), mais
a part : il ne signifie pas « neveu » ma~s « cous~n ».

Selon les langues, * nepot- est tantot « petIt-fils »,
tantot « neveu » ; parfois les deux.

En vedique, napat est Ie « petit-fils » ou plus vague
ment Ie « descendant »; « petit-fils » aussi en iranien,
notamment en vieux-perse ou il se definit strictement dans
la genealogie des rois achemenides. Les formes de l'ira
nien moderne, comme Ie persan nave, se referent tou
jours au « petit-fils »; pour « neveu », on emploie en
persan des composes descriptifs, « fils de frere » et « fils
de sreur ».

A la difference de l'indo-iranien, les langues de l'ouest,
sauf Ie latin, prennent * nepot au sens de « neveu ».
Si, en latin, nepos semble indistinctement s'appliquer au
« neveu », au « petit-fils » ou au « descendant », en
germanique, en slave, en celtique, Ie terme correspon
dant vise Ie « neveu », en fait toujours Ie fils de la
sreur. Cette determination speciale du descendant par
rapport au frere de la mere ressort en latin meme de
certains emplois de nepos.

Dne etude de Joseph Loth (1) sur Ie sens de nepos
dans les inscriptions latines de Bretagne a montre qu'il
denomme toujours Ie fils de la sreur; nepos a donc Ie
meme sens que son correspondant celtique nia en irIan
dais et nei en gallois qui designent Ie fils de la sreur,
tandis que « fils du frere » se dit en irlandais mac brathar,
terme descriptif. En outre, il y a dans l'histoire et la
Iegende celtique des traces de la parente uterine; dans
les inscriptions ogamiques, la filiation s'etablit par la
mere. On peut recueillir meme chez les auteurs latin!>
d'importants temoignages. Ainsi dans Tite-Live (V, 34),
Ie roi gaulois Ambigatus, voulant alleger son royaum",
d'une population surabondante, charge les deux fils de
sa sreur (sororis filios) de conduire sur des territoires
nouveaux une partie des tribus. Ce n'est pas la un trait
des seules societes celtiques. Selon une tradition de

(1) Comptes-rendus de l'Acad. des Inscr., 1922, 269 55.
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Lacedemone qu'Herodote rapporte (IV, 147), Ie pouvoir
royal a Sparte avait ete assume par Theras, onde materne!
des heritiers encore trop jeunes pour regner et dont il
etait Ie tuteur.

Qu'en est-il alors de l'usage dassique de nepos?
Certains etymologistes, devant les deux sens de nepos,
« neveu '> et « petit-fils », que d'autres langues distin
guent, ont pense qu'il s'agissait d'un termevague, sans
signification bien definie.

II n'en est rien. Ce que, dans toutes les langues, on
rencontre en remontant dans la prehistoire des termes,
ce sont au contraire des significations precises, que l'usage
ulterieur peut avoir etendues. II en est ainsi tout spe
cialement pour la parente, ou il faut que les termes aient
un sens exact, puisqu'ils se determinent mutuellement.
En tant qu'il designe Ie « neveu », nepos comporte sou
vent une valeur affective : Ie neveu est un enfant gate,
dissipe, depensier. Cette connotation implique un certain
type de relation entre Ie neveu et Ie frere de sa mere.
En effet, les ethnographes ont observe que dans les
societes ou la relation d'onde maternel a neveu prevaut,
elle a une valeur sentimentale inverse de celIe qui unit
Ie pere au fils : la OU Ie rapport du pere au fils est strict,
rigoureux, l'autre est familier, indulgent, plein de ten·
dresse. Inversement, la OU Ie rapport de pere a fils est
indulgent, Ie rapport est plus rigide entre Ie neveu et
1'0nde maternel; celui-ci eduque l'enfant, lui inculque
les regles de conduite et l'initie aux rites. Ces deux
relations de parente sont eh correlation : jamais elles
ne s'etablissent dans Ie meme registre sentimental. Or
nous savons qu'en latin, Ie rapport du pere au fils se
caraeterise par sa rigueur : Ie pere est investi du droit
de vie et de mort sur son fils et il l'exerce parfois. Dans
la vieille societe romaine, la patria potestas s'exer~ait

sans recours. Elle devait etre temperee par une autre
relation, justement celIe de 1'0nde au neveu, dans Ie
type de filiation qu'elle suppose.

Quant a la dualite de sens « neveu » et « petit-fils »,
l'explication en est donnee par Ie rapport homologue
entre Ie nom de 1'« onele » et celui du « grand-pere ».
De meme que auus, en lignee paternelIe « frere de la
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mere de la mere », produit Ie diminutif auunculus pour
« frere de la mere », de meme et correlativement Ie
nom du petit-fils peut designer en meme temps c~lui
qui est Ie neveu du frere de la mere. Les deux change
ments sont symetriques; Ie fils de la fille de la seeur
re~oit Ie meme nom que Ie fils de la seeur. Toutefois
la tendance de plus en plus rigoureusement patrilineaire
de la parente indo-europeenne fait souvent prevaloir la
signification agnatique : « fils du fils ».

Le terme grec apparente anepsi6s (de * a-nept-iyo-)
signifie « cousin », au sens ou nous l'entendons. La forme
meme livre un temoignage important : Ie sens litteral
est: « ceux qui sont co-neveux », ce qui suppose au point
de depart, pour l'element -nept-, non Ie sens de « petit
fils », mais celui de « neveu ». Ainsi se designaient
reciproquement les « neveux » de freres et de seeurs :
preuve indirecte de la priorite du sens de « neveu ». Toute
fois, Ie sens de « petit-fils» n'etait pas completement aboli
a date protohistorique, si 1'0n en juge d'apres la glose
d'Hesychius, qui doit etre de source litteraire: 'VE61t't'pa.~·

VLW'V evya.'t'EpEC;, « ne6ptrai : filles des fils ». Ce feminin
pourrait etre restaure en * 'VE1t6't'pa.~ (* nep6trai), feminin
de * 'VE1tO't'1)p (* nepoter) qui designerait Ie fils du fils.

Dans la nomenclature historique, Ie grec a un terme
nouveau pour « petit-fils », qui est huion6s (uLw'V6c;) de
rive de huMs « fils », et correlativement, pour « neveu »,
un terme descriptH adelphidous (aoEA.cp~ooijc;) « descen
dant du frere ».

Que Ie nom du « petit-fils » s'apparente a celui du
« fils » par voie de derivation comme dans gr. huion6s
ou de composition comme dans fr. petit-fils, angl. grand
son, peut sembler naturel. On trouvera d'autant plus
curieux ~t dignes d'attention les cas ou Ie « petit-fils »
s'appelle Ie « petit grand-pere ». Tel est en irlandais
aue « petit-fils» : c'est un ancien * auyos, derive de * auos
« grand-pere ». De meme, Ie v.h.a. enencheli (alL Enkel)
« petit-fils », est etymologiquement un diminutif de ano
« grand-pere ». On en a rapproche Ie v. sl. vunuku, russe
vnuk « petit-fils» qui est voisin du lit. anukas, si toute
fois Ie mot lituanien n'est pas lui-meme un emprunt au
slave. Plus pres de nous, en ancien fran~ais, Ie petit-fils
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s'appelait avelet, diminutif de ave, eve « grand-pere ».
C'e~t ~e ter~e. que ren;tplace notre expression analytique
pettt-ftis. Ains1, au moms dans trois langues, Ie « petit
fils » s'enonce comme « petit grand-pere ».

II doit y avoir une raison pour que cette denomina
tion ait ete creee independamment dans plusieurs societes
different~s. En fait, il s'agit d'un type de transfert
qui a des paralleIes. De nombreux systemes de
parente comportent des termes reciproques,' employes
entre les deux membres, pour ainsi dire, d'une paire :
Ie pere de la mere et Ie fils de la fille se donnent mutuel
lement l.a m.eme appellation. Dans cett~ singularite de
vocabulatre, II y a encore une raison classificatoire. C'est
une notion. vivante en maintes societes qu'un etre qui
nait est touJours un ancetre reincarne a travers un certain
?om~re de gen~rations; et meme, a proprement parler,
tl n y a pas na1ssance, parce que l'ancetre n'a pas dis
p~, iI. ~ seuleme?t subi une occultation. En general, la
:eap~ar!tlOn se,fmt du grand-pere au petit-fils : quand
II nmt a quelqu un un fils, c'est Ie grand-pere de l'enfant
qui reparait, d'ou il resulte qu'ils portent Ie meme nom.
Le jeune enfant est comme la representation diminutive
de .l'ancetre qu'il incarne : c'est un « petit grand-pere »
qUl renait avec un saut par-dessus une generation.

Avec Ie nom du « fils », nous rencontrons un pro
b~eme imprevu. Pour une relation de parente aussi imme
diate, les langues indo-europeennes presentent une assez
grande diversite de denominations. La plus commune
e.st * sunu-, attest~ par skr. sunu-, avo hunu-,. got. sunus ,.
lit; ,sunus ,. s1. synu ,. et avec un suffixe different : gr. huius
(uwc;) ; tokh. A soya, tokh. B. sa. Le hittite est isoM avec
uw.a (n~~a~i£ uwas). 1soM aussi Ie luwi qui dit titaimi,
lyc1en ttdetmt « fils » (proprement « nourrisson »). Le
latin filius n'a pas de correspondant immediat en ce sens
et Ie celtique mace « * makkos) est encore different:
Le nom armenien du « fils », ustr, a ete conforme au
nom de la « fille », dustr, qui correspond a gr.' thugtiter
(Ovya.'t"l'JP). La forme * sunu- semble derivee de * su
« enfanter » ; ce serait donc Ie fils en tant que « rejeton ».

La discordance eritre les termes pour « fils » a ete
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soulignee dans un article de Meillet (1) qui, s'il n'a pas
resolu Ie probleme, 1'a du moins fait apparaitre.

En partant du terme latin filius, on peut essayer de
comprendre ce qui s'est produit. Filius se relie en latin
meme a une famille etymologique representee par fe/o,
fecundus, etc. qui impliquent Ia notion de « nourrir »
(ombrien feliuf) accusatif plurie1, « lactentes, nour
rissons »). La signification meme du mot est claire;
pour expliquer qu'iI soit entre dans la nomenclature
de la parente, nous considerons filius comme un adjectif
qui a pris la fonction d'un substantif. II doit s'agir du
meme phenomene connu par consobrinus, patruelis, ou
1'adjectH, d'abord accoIe a un substantH, finit par Ie
supplanter : patruelis, consobrinus, representent frater
patruelis, frater consobrinus. Nous conjecturons que filius
est issu d'une liaison qu'on poserait hypothetiquement
comme * sunus filius; Ie terme veritable a ete elimine
de cette expression analytique, Ie terme Ie plus expressif
ayant seul survecu.

Comment 1'expliquer? Observons que cette instabilite
du nom du « fils » contraste avec la constance du nom
du « neveu ». Le sort de filius doit etre correlatif de
ce1ui de nepos : Ie descendant important, dans un certain
type de parente, est Ie neveu plus que Ie fils, car c'est tou
jours de 1'oncle au neveu que se transmet 1'heritage ou Ie
pouvoir. Le descendant, pour son pere, est simplement
son reieton, ce qu'exprime Ie terme * sunus. Nous savons
en .outre que les freres du pere sont consideres comme
des peres; les fils de freres sont entre eux freres et non
cousins : d. frater consobrinus distingue de frater ger
manus. En consequence, les fils de deux freres sont pour
eux egalement « fils » ; ainsi un homme appellera « fils »
Ie rejeton de son frere. Mais alors comment distinguer
Ie fils propre du fils du frere? lci intervient l'addition
de filius « nourrisson ». Puis quand la relation d'oncle
maternel a neveu s'efface, et que la « 'grande famiIIe »
se morcelle, c'est films sew qui designe specifiquement
Ie descendant de EGO.

A travers les vicissitudes de * nepot- et de * sunu-

(1) Memoires de la Societe de Linguistique de Paris, 21, 1920, p. 45.
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nous discernons les difficultes que les societes ont eprou
vees pour passer d'un systeme a l'autre, pour norma
liser Ie systeme de la parente agnatique devenu constant
et seul reconnu en droit, et pour adapter ou remplacer
des termes herites de structures anterieures. C'est entre
des parentes archai'ques et des relations nouvelles que
joue leur- signification, et iI n'est pas toujours facile de
deceler la maniere dont ces nomenclatures se sont orga
nisees ou transformees dans chacune des langues (1).

(1) Nous n'avons pas touche ici a deux problemes paruculierement
complexes : les degres d'ancestralite (<< grand·pere », « arriere·grand.
pere », etc.) et les relations de cousinage (lat. sobrinus, consobrinus).
Nous en avons traite en detail dans un article de L'Homme, vol. V,
1965, pp. 5-10.
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chapitre 4
l'expression indo.europeenne du "mariage"(l)

Sommaire. - Le « mariage ,. n'a pas de nom indo-europeen.
On dit seulement - et ceci dans des expressions souvent renon
velees dans les langues particulieres - de l'homme, qu'il « con
duit ,. (chez lui) une femme qu'un autre homme lui « donne ,.
(lat. uxorem ducere et nuptum dare); - de la femme, qu'elle
entre dans la « condition d'epouse ,., recevant ainsi une fonetion
plutot qu'accomplissant un acte (lat. ire in matrimonium).

Le vocabulaire indo-europeen de la parente, depuis
qu'on l'etudie, a enseigne que, dans la conjugalite, la
situation de l'homme et celle de la femme n'avaient
rien de commun, de meme que les termes designant leur
parente respective etaient tout differents.

C'est pourquoi il n'y a pas a proprement parler de
terme indo-europeen pour « mariage ». Comme Aristote
l'observait pour sa propre langue, « l'union de l'homme
et de la femme n'a pas de nom, avwwlUlC; it "(WlILXOC; XlII.
av8poc; I1V~EV;LC; » (Polit. I, 3, 2). De fait, les expres
sions qu'on rencontre aujourd'hui sont toutes de creation
secondaire, qu'il s'agisse de fr. mariage, d'al!. Ehe (pro
prement « loi »), de russe brak (derive de brat's;a
« emporter »), etc. Dans les langues anciennes, les don
nees sont plus specifiques, et il y a interet a les prendre
dans leur diversite.

Cette . diversite n'est pas seulement lexicale, temoi
gnant de designations independantes dans chaque langue.
Elle est aussi morphologique, et ce fait, moins apparent,
n'a pas ete observe. II faut Ie mettre en lumiere pour

(1) Ce chapitre a etC publie par anticipation dans Ie recueil d'hom
mage A Pedro Bosch-Gimpera, Mexico, 1963, p. 49 85.
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que Ies donne~s s'organisent : selon qu'il s'agit de I'hororoe
ou de Ia femme, Ies termes sont difIerents, roais ils dif·
ferent notamment en ceci que pour l'homme, Ies termes
sont verbaux,o pour Ia femme, nominaux.

Pour dire. que I'homme « prend femme », l'indo-euro
peen emploie Ies formes d'une racine verbale * wedh
« conduire », specialement « conduire une femme a
Ia maison ». Ce sens particulier resulte de correspon
dances etroites entre Ia plupart des Iangues : celtique
gall. dy-weddio, s1. vede, lit. vedu, avest. vadayeiti, avec
Ies derives indo-iran. vadhu- « jeune mariee », grec heedna
(ie:ova.) « present de mariage ».

Telle etait I'expression dans l'etat Ie plus ancien, et
quand certaines Iangues ont renouvele la notion de
« conduire », Ie nouveau verbe a assume aussi Ia valeur
« epouser (une femme)>>. C'est ce qui s'est produit en
indo-iranien (1). La racine * wedh- est restee vivante
dans une grande partie de l'iranien sous Ia forme du
verbe vad-. Mais l'indien ne I'a pas conservee; il n'en
a gardeque Ie derive nominal vadhu- « jeune epousee ».
Au lieu de * vadh- disparu, il emploie nay- « conduire »
et aussi « epouser ». La meme substitution de nay- a
vad- se manifeste dans un secteur dialectal de l'iranien,
des .Ie vieux-perse, de sorte que nay- et vad- sont en
concurrence pendant une longue periode sur Ie domaine
iranien. Nous trouvons en latin un verbe nouveau au
sensde « conduire », c'est ducere, qui lui aussi prend
Ie sens d'« epouser » dans uxorem ducere. Un autre
verbe ,est propre au grec,gametn (ya.(J.Etv) sans corres
pondants certains.

A cote de ces verbes, qui denotent Ie role de l'epoux,
il faut mettreceux qui indiquent Ia fonction dupere
de la jeune BIle dans Ie mariage. Le pere, ou fa de£aut
Ie frere, a I'autorite de « donner » Ia jeune fille a son
epoux : 'lta:tpo<; o6V't'o~ ~ aoe:A.mo, comme dit Ia Ioi de
Gortyne, ch. VIII. « DoMer » est Ie verbe constant pour
cetacteso1ennel; on Ie retrouve d'une langue a l'autre,
tout au plus avec quelques variations dans Ie preverbe :

(1) Tout ce proces lexical Be trouve arlaIys6 en ~tail dans notre
etude Hittite et indo-europhn, Paris, 1%2, p. 33 SS.
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gr. douna; (OOUVa.L), ekdounai (bOOUVa.L), lat. dare, got.
fragiban, s1. otUdati. lit. iSduoti, skr. prada-. En avestique
on distingue comme paradata et aparadata la jeune fille
qui a ete regulierement «. donnee » par son pere et celIe
qui ne l'a pas ete. Cette constance dans l'expression
illustre Ia persistance des usages herites d'un passe
commUll- et 'd'une meme structure £amiliale, ou l'epoux
« conduisait » chez lui Ia jeune femme que Ie pere lui
avait « donnee ».

Si maint~nant on cherche Ies termes employes pour
Ie « mariage » au point de vue de Ia femme, on cons
tate qu'il n'existe pas de verbe denotant pour elle
Ie fait de se marier, et qui serait la contrepartie des
expressions mentionnees. Seul peut etre cite 'Ie verbe
latin nubere. Mais outre qu'il est restreint au latin,
nubere ne s'appIique proprement qu'a Ia prise de voile,
rite de Ia ceremonie des noces, non au mariage meme,
ou seulement par implication. De fait Ie verbe n'est
guere usite hors de circonstances speciales. II vise par
exemple a souligner une difference de condition sociale .
entre I'homme et Ia femme, comme dans un passage de
Plaute (Aul. 479 s.) ou un personnage propose « que
les riches epousent sans dot les filles des citoyens pauvres,
opulentiores pauperiorum filias ut indotatas ducant uxores
domum », mais il prevoit cette objection : « avec qui
alors se marieront les filles riches et dotees - Quo
illae nubent. diuites dotatae? » ; 1'0pposition est voulue
entre uxores ducere et nubere. Autrement Ie verbe est
surtout poetique. Seuls sont usuels Ie participe nupta
et la locution nuptum dare « donner (sa fille) en mariage »,
c'est-a-dire les formes du verbe qui posent la femme
comme objet, non comme sujet. On ne peut pas non plus
attacher au role de Ia femme Ie verbe lat. maritare, meme
a Ia date tardive OU il apparait : maritare comme verbe
actif signifie « apparier, conjoindre », et comme verbe
intransitif il se dit plutot de I'homme que de la femme.

Cette situation lexicale negative, I'absence d'un verbe
propre, il1dique que la femme n'epouse pas, elle est
epousee. Elle n'accomplit pas un acte, elle change de
condition. Or c'est 1a justement ce que montrent, cette
fois de maniere positive, les termes qui denotent l'etat
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de la femme mariee. II s'agit ici de termes exclusivement
nommaux qui apparaissent aux deux extremites de l'aire
indo-europeenne, en indo-iranien et en latin.

Ces termes ont leur emploi dans la locution qui enonce
solennellement que la femme entre dans la « condition
d'epouse ». Nous avons en vedique deux abstraits de
forme tres voisine ;anitva- et ;anitvana- « etat de femme
mariee (iani-) », en contexte formulaire l'un et l'autre :
hastagrabhasya didhi~6s tavedam patyus ;anitvam abhi
sam babhutha « tu es entree dans ce manage (ianit
vam) avec un mari qui te prend par la main et te desire »
(Ii la veuve, R. V. X, 18,8); ;anitvanbya mamahe « il
a offert (deux jeunes femmes) pour Ie mariage » (VIII,
2, 42). On voit dans Ie premier passage la liaison entre
les termes consacres d'une part ;anitvam, de l'autre has
ttlgrabhasya patyus, Ie mari qui, d'tUl geste rituel, prend
la jeune femme par la main; dans; Ie second, que ;anit
vana indique la destination de la.Jemme donnee a son
mari dans les formes requises, « pour devenir epouse ».
Un equivalent de ;anitva- est Ie terme symetrique patitva-;
patitvana- « etat d'epoux » (X, 40, 9) quand celui-ci
designe Ie pouvoir auquel la femme est soumise, ainsi
patitvam... iagmu~i « (la jeune fiIle) qui est venue au
pouvoir de l'epoux » (I, 119, 5).

II est interessant de constater un fait parallele en
iranien ancien, ou la meme notion s'exprime dans un
derive abstrait muni du meme suffixe, avestique nairi
Owana-. Le theme est ici nairi- = ved. nari- « femme,
epouse », feminin indo-iranien qui fait couple avec nar
dans des locutions traditionnelles : ved. ntbhyo ntiribhyas
(T 4~. 6; VIII, 77. 8) = aV'o narabyasca 1tiiiribyasca
(Y. 54, 1). En avestique nairiOwana, forme comme ved.
;anitvana-, a exactement Ie meme sens « condition de
l'epouse », et il nous est donne aussi dans une redaction
formulaire : xva1Jha va duyoa va... narabyo asavabyo
niiifoiOwanai upavadayaeta « une sceur ou une fille pour
rait etre menee en mariage aux hommes pieux » (Vd.
XIV, 15), ce qui fait appara1tre une expression legale
nairiOwanai vadaya- « conduire au mariage (une jeune
fille) », avec Ie verbe vad(aya)- dont on a vu ci-dessus
la valeur technique. En somme Ie terme que nous tra-
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duirions par « mariage », ved. ;anitvana, avo nairiOwana-,
ne vaut que pour la femme et signifie l'accession de la
jeune fille Ii l'etat d'epouse legale.

On est en droit de voir ici un trait de haute anti
quite, lie a la structure de la grande famille indo-euro
peenne, car nous Ie retrouvons dans la societe romaine.
Le terme latin matrimonium est tres significatif Ii cet
egard. Pris litteralement, matrimonium signifie « condi
tion legale de mater », conformement Ii la valeur des
derives en -monium, qui sont tous des termes juridiques
(testimonium, va4imonium, mereimonium, et natureIle
ment patrimonium). La raison qui a fait creer matri
monium n'est pas l'analogie de patrimonium, notion toute
differente. Elle ressort des expressions consacrees d'ou
matrimonium tire son sens plein, a savoir pour Ie pere :
dare liliam in matrimonium; pour Ie mati : alieuius liliam
dueere in matrimonium; enfin pour la jeune femme eIle
meme : ire in matrimonium. Ainsi matrimonium definit
la condition a laquelle accede la jeune fille : celIe de
mater (familias). C'est la ce que Ie « mariage » signifie
pour ~Ile, non un acte, mais une destination; elle est
donnee et emmenee « en vue du matrimonium », in
matrimonium, tout comme les termes similaires de l'indo
iranien ;anitvana-, nairiOwana- figurent dans nos for
mules sous la forme du datif d'intention, designant l'etat
auquella mariee est promise. De la ulterieurement matri
monia au sens de « femmes mariees », comme seruitia
« esclaves ».

Les formes modernes de matrimonium dans les lan
gues romanes, esp. et ital. matrimonio, ont pris Ie sens
general de « mariage ». Bien mieux, Ie derive matrimonial
fonctionne aujourd'hui en franl;ais comme l'adjectif cor
respondant a ma~iage, par exemple dans regime matri
monial, de sorte qu'on prendrait facilement matrimonio!
pour Ie derive latin de mariage, comme oeulaire l'est
de ceil, ou paternel de pere. Ce serait la, est-il besoin
de Ie dire, pure illusion : mariage, derive normal de
marier (lat. maritare) n'a rien de commun avec matri
monium. Mais que les deux se soient associes au point
de sembler apparentes montre combien on s'est eloigne
des valeurs anciennes.
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On voit ici un type de correspondance indo-europeenne
qui n'est pas celui dont s'occupe la grammaire comparee
traditionnelle. La presente analyse fait ressortir l'unite
de termes qui sont etymologiquement divers, mais que
rapproche leur contenu et qui seconstituent en series
paralleIes. Les formes nominales qui ont abouti ala notion
de « mariage » ont toutes de~ote d'abord la condition
de la femme qui devient epouse. II a fallu que cette
specificite s'effa~at 'pour que Ie concept abstrait de
« mariage » pdt consistance et put finalement designer
l'union legale de l'homme et de la femme.
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chapitre 5
la parente resultant du mariage

Sommaire. - Sauf pour Ie marl et Ia femme, pour lesque1s
il ne semble pas y avoir eu de termes specifiques en indo-europeen,
les termes, ki, ont une forme constante et un sens precis - mais
sont inanalysables. Ils designent toujours un lien de parente par
un homme - mere et pere du mari, frere du marl, sceur du
marl et femme du frere, femme du frere du marl. Aucun fait
linguistique ne permet d'affirmer que Ie * swekuros, pere du
mari, ait jamais designe parallelement Ie pere de la femme, c'est
a-dire, en vertu des regles d'exogamie, ronde mateme1.

A la nomenclature de la parente consanguine s'oppose
en indo-europeen celIe de la parente resultant du mariage.
C'est la une distinction qui se verifie dans les langues
modernes aussi bien que dans les langues anciennes. Cette
parente resultant du mariage est determinee par la posi
tion de la femme au sein de la famiIIe OU elle entre.
Toutefois, les termes qui designent ces rapports nouveaux
sont sujets a varier. Certaines au moins des langues
modernes emploient les memes termes fondamentaux que
pour la par~nte consanguine, mais en les differenciant
au moyen de procedes lexicaux. Ainsi, en fran~ais, nous
nous servons de beau comme classificateut de la parente
par alliance : d'une part, « pere, mere, frere, seeut, fille,
fils », de l'autre, « beau-pere, belle-mere, beau-frere, belle·
seeur, beIle-fiIle, beau-fils ». Les noms se correspondent
de l'une a l'autre serie. En anglais aussi, les memes termes
servent dans les deux cas, on les differencie par addition
de in law, ainsi father-in-law. Chacun des deux procedes
a sa justification historique. En ancien fran~ais beau
est souvent un terme de courtoisie equivalant a« gentil » ;
« beau-pere » est done une designation de politesse qui as
simile Ie pere du conjoint au pete propre. L'anglais father
in-law est plus « legaliste » : Ie « pere » est defini selon

245



LE VOCABULAIRE DES INSTITUTIONS INDO-EUROPEENNES

la « loi », c'est-a-dire dans la loi canonique. Si ~'o~
utilise les memes termes, ce n'est pas pour une aSSllDl
lation sentimentale des deux parentes, mais pour des
raisons d'economie et de symetrie lexicales : la parente
par alliance emploie la meme nomenclature que la parente
naturelle pour les rapports de filiation (pere, mere/fils,
fille) et de fraternite (frere/sreur). C'est une parente clas
smcatoire specifique qui doit deficir les rapports res
pectifs de ceux qui se trouvent allies par Ie mariage d'un
de leurs proches.

Mais ce sont la des developpement~ modernes. En
indo-europeen ancien, au contraire, les deux parentes
sont distinctes. Tout comme la parente consanguine, la
parente par alliance a sa terminologie propre.

Au point de depart, nous trouvons les noms du « mari »
et de la « femme » que nous considerons dans leur
expression latine, maritus et uxor.

Maritus est propre au latin. D'ailleurs, il n'y a pas
de mot indo-europeen signifiant Ie « mari ». Tantot on
dit « maitre », skr. pati, gr. p6sis ('lt6a"~t;), sans den qui
indique specialement Ie lien de la conjugalite; tantot
l' « homme », lat. uir, gr. aner (&.v1)p), alors que maritus
qualme Ie mari dans sa condition juridique.
l'analyse etymologique de maritus souleve deux pro

blemes distincts : celui de la formation du derive, et
celui du sens du radical.

Si nous Ie considerons en tant que derive latin, maritus
s'interprete sans difficulte. II entre dans une classe bien
etablie de derives en -itus paralleIes a ceux en -atus, -iUus.
c'est-a-dire de formations secondaires OU Ie suffixe -to
est ajoute a un radical en -i-, -a-, -il-, etc. : arma!us,
cornutus, auritus, etc. En vertu de cette formation,
maritas signifiera « pourvu, OU en possession de marf.. ».

Reste a fixer Ie sens du radical. lei on a compare
depuis iongtemps un groupe de termes qui s'appliquent
des une haute antiquite avec quelques variations for
melles tantot .a la jeune fille, tantot au jeune homme
notamment gr. me:rax «(J.£~pa~) « (jeune) fille », secon
dairement « gar~on », meirakion «(J.£~&.x~ov) « gar~on ».
De bonne heure, selon les langues, c'est l'un ou I'autre
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sens qui predomine. En latin * mari- doit avoir designe
la fille d'age nubile, et maritus signifiera ainsi « en
possession de jeune femme ».

Le correspondant indo-iranien, marya designe Ie jeune
homme, mais dans un statut particulier : surtout dans
ses relations amoureuses, comme pretendant, comme
galant (Iftdra); en somme Ie gar~on d'age nubile..C'est
la Ie sens usuel en indien. En iranien, marya a priS un
sens defavorable : c'est un jeune homme trop audacieux,
un jeune guerrier fougueux, destructeur. et meme un
brigand. En fait, cette acception est limitee aux textes
avestiques. D'autres temoignages montrent en iranie~

meme la persistance du sens ancien, notamment Ie pehIevl
merak qui signifie « jeune mari »; merak avec Ie terme
correspondant pour la jeune epouse ziyanak sont des
termes familiers, afIectueux.

On entrevoit dans un passe lointain une valeur ins
titutionnelle attachee a ce terme, celle d'une c1asse de
jeunes guerriers. II s'agit Ia d'un mot tres an~ien, puisque
les maryanni designant la c1asse des guemers figurent
parmi les termes indo-i~aniens que nous rencont~on~ a?
XIVC siec1e avant notre ere dans les textes de MitanI ou
figurent aussi des noms de dieux importants r.omme
Indra, Mitra et les Nasatya.

Le latin et Ie grec ont au contraire specialise ce terme
pour la « jeune fille (nubile) ». eela a rendupossible
Ia creation de maritus en latin, litteralement « pounm
de * mari- », terme sans parallele connu.

A maritus repond uxor « epouse », mot ancien, de
sens constant et limite au latin. L'etymologie de uxor
n'est pas limpide : on a propose de I'analyser en * uk-sor,
et de retrouver dans Ie second terme Ie nom de 1'« etre
feminin » qui apparait dans * swe-sor « sreur ». II serait
tentant d'assigner une valeur c1assificatoire a ce terme
* sor qu'on identifierait dans Ie nom de 1'« ~pouse »
comme dans celui de la « sreur ». Pour Ie premier terme
* uk-, cette analyse fait appel a la racine * euk- « appren
dre, s'habituer » representee par skr. uc-, slave uku
« enseignement », et en particulier par Ie verbe armenien
usanim « j'apprends, je m'habitue ». Or de ce verbe
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usanim a ete rapproche Ie terme armenien amusin « ep?~,
epouse », qui avec Ie pr~fi;xe am- « ensembI~ » sIg~
fierait litteralement « conJomt avec Iequel a heu Ia VIe
commune ». La formation amusin eeIairerait Ie sens de
* uk- dans uxor. II en resulte que uxor, analyse en * uk
sor serait « Ia femme habituelle, l'etre feminin auquel
on'est habitue ». II faut bien convenir qu'une pareille
designation de 1'« epouse » n'est guere naturelle. En
outre aucun derive ·de cette racine * euk- n'indique une
re1ati~n inter-humaine ou sociale. Ce que signifie * euk
est d'ordre intellectue1 : « acquerir par un usage repete »,
ce qui conduit a « apprendre », a « Ie~on, doctrine » :.
ainsi gotique bi-uhts « qui a 1'habitude »; slave vykn(Jtt
« apprendre », et aussi bien armenien usanim « appren
dre ». II n'est done pas sur qu'on puisse rapprocher
amusin « conjoint» (mari ou femm~) de usan~m « ap
prendre »; Ie -us- « lien" du ~m:I~ge ». ~UI semb~~
contenu dans amusin peut etre d ongme differente. SII
faut dissocier, en armenien meme, ces deux formes, Ie
parallelisme avec uxor disparait. .

Dne autre interpretation etymologique de uxor Ie malO
tiendrait a l'interieur du vocabulaire de Ia parente en
Ie comparant a un terme qui, en baltique, se rapporte
sp&ialement aIa femme: lit. uos~is.«.pere de Ia.femme »
(d. lit. uosve « belle-mere », femmm secondaIre), lett.
uosvis. Cette forme baltique est un derive en -vyas du
type de sicr. bhrlitr-vya « fils du frere du pere » o~ lat.
patruus, gr. patraos (mx:t'pw6c;); Ie suffixe en questtona
donc constitue des noms de parente. Le prototype de
lit. UOSVIS est * ouk(s)-vya-. Que ce terme soit employe
pour Ie « pere de Ia. femme » s~ c.omp:.~nd assez n~tu
rellement si Ie radical * ouk(s)- etalt deja dans un etat
predialectal un nom de 1'« epouse ». Alors Ia forme
Iatine uksor comporterait seulement un suffixe -or, Ie
sens de « epouse » etant deja donne dans Ie theme * uks
Cette explication reste, elle aussi, hypothetique tant ,q~'~lle
n'a pas Ia confirmation d'une troisi~me langue, qUI JUS
qu'ici fait defaut. II ne faut pas mvoquer, comme ?n
1'a fait 1'ossete us- « femme, epouse » car Ia forme dIa
lectale 'vosae montre, avec son * w- initial, une ?~igine
differente. Constatons donc Ie caractere specIfique
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du nom latin uxor, dont l'interpretation reste incertaine.
On voit deja que Ies noms denotant Ia parente
resultant du mariage ont la double particularite d'etre;
d'une part, constant.s quant a Ia forme et de sens pre~is,

mais d'autre part, en raison meme de leur antiqulte,
difficiles a analyser.

Le pe;e et Ia mere du mari sont designes respective
ment par * swekuros et * swekrus (feminin). Le mas
culin * swekuros est represente par skr. svafura, ir.
xVasura, arm. skesr-ayr, lat. socer, gr. hekur6s (EXIJp6c;),
got. swaihra, v. s1. svekru, et, un peu altere, lit. sesuras,
gall. chwegrwn,. Ie feminin * swekru par skr. svasru,
arm. skesur, lat. socrus, gr. hekffra (EXIJpa), got. svaihro,
v. s1. swekry. Ces correspondances ne sont troubIees
que par de faibles deviations. En sanskrit, on a irregu
lierement svas- au lieu de '1< svas- par suite d'une assi
milation secondaire, Ia sifflante initiale etant garantie
par l'iranien xVa- « * swe). De meme en lituanien seS'
pour * seS-. L'arme1}.ien skesrayr « pere du mari » est
un compose (skesr-ayr) qui designe I'homme (-ayr = gr.
aner), c'est-a-dire Ie mari, de Ia belle-mere; skesur « belle
mere » est donc Ie terme primaire. Au contraire, en
grec, Ies termes sont symetriques : c'est que Ie feminin
a ete refait sur Ie masculin. En gotique aussi, il y a eu
une refection; les deux termes swaihra m. et swaihro f.
ont ere adaptes l'un a I'autre. En revanche, Ie latin
conserve entre Ie masculin et Ie feminin Ie rapport ancien:
socer/socrus < * swekuros/* swekrus, comme en sans
krit svasura-/svasrii-.

D'apres ce tableau OU toutes Ies Iangues principales
sont representees, il faut admettre qu'un masculin * swe~

kuros fait couple avec un feminin * swekrus. C'est la
une singularite morphologique qui n'a pas d'autre exemple.
On ne connaIt aucune opposition masculin/feminin qui
prenne Ia forme d'une alternance * -kuro-/-kru-, avec
sa double anomalie. II n'y a pas de feminin en -u- qui
puisse se constituer sur un masculin en -0- ,. normalement
on attendrait un feminin en -li- ou en -z-. De plus, Ia
difference des genres n'entralne pas et ne peut expli·
quer Ia variation du syllabisme entre * -kuro- et * -kru-.
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Mais considerons pour e1le-meme cette forme de femi·
nin : * swekrus serait anomal s'il etait forme sur Ie
masculin, mais on peut l'admettre a titre de forme auto
nome : car it y a un type en u feminin; on Ie voit par
exemple dans ved. vadhu- « jeune mariee ». Cela amene
ase demander si Ie terme prim.aire ne serait pas Ie feminin
* swekru- et Ie terme secondaire Ie masculin * swekuros.
Cette hypothese rendrait compte des alterations qui se
sont produites en plusieuts langues. Nous postulons que
* swekru- est la forme heritee, d'abord parce qu'elle
est attestee par l'accord de I'indo-iranien, du latin, du
slave, de I'armenien, et aussi parce qu'elle ne peut avoir
ete batie sur un masculin, un pareil modele n'existant
pas ailleurs. Au contraire, plusieurs indices donnent a
penser que Ie nom du « beau-pere » a subi des refec
tions. C'est Ie cas, on I'a vu, en armenien ou « beau
pere (de la femme) » se dit skesr-ayr « marl de la belIe
mere ». En slave, Ie masculin svekru « beau-pere »
est une forme secondaire fondee sur Ie feminin. La forme
gotique swaihra « beau-pere » a dfi a~ssi se co~st~~er
sur un ancien * swekr-, donc sur Ie theme du femmm,
non sur * swekur-.

Mais si nous pensons nous rapprocher de la verlte
historique en posant comme primaire Ie feminin * swekru
« mere du mati », nous n'arrivons pas pour autant a
une explication du terme. Nous en sommes meme plus
loin que si nous devions proceder du masculin * swekuro
En effet, pris en lui-meme, * swekuros pourrait faire
penser a un compose : Ie premier terme serait * ~we-,

Ie meme que dans Ie· nom de la sreur. Dans Ie demneme
terme, on reconnahtait une forme voisine de gr. kurios
(XUpLOC;), skr. sura, « maitre, celui' qui a I'autorite ». ~
beau-pere serait alors considere et interpelle comme Ie
maitre de la famille. Seulement, dans cette hypothese,
un feminin * -kru- est inexplicable; Ie seul feminin qui
serait justifiable est Ie okura du grec, mais il est secon·
daire. Cette raison rendrait deja l'analyse improbable.
A plus forte raison si I'on doit considerer * swekru
comme originaite. Cette primaute du terme pour « belle
mere» est, d'ailleuts, comprehensible: la mere du marl
est pour la jeune femme plus importante que Ie pere
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du marl; la belle-mere est Ie personnage central de la
maison. Mais cela n'explique pas Ie rapport des termes
entre eux. II demeure donc une obscurite dans la rela·
tion formelle entre * swekuro- et * swekru-.

Le nom indo-europeen du « beau-frere » (Ie frere du
mari) est" a poser comme * daiwer, d'apres Ies formes
suivantes : skr. devar-, arm. taygr, gr. diier (8a:f)p), lat.
leuir (avec un l. peut-ete dialectal pour d-), v. 51. deveru,
lit. dieveris, v.h.a. zeihhur. L'antiquite du terme est evi
dent, mais le sens propre nous echappe. Aucune analyse
de Ia forme * daiwer- n'est possible; on ne voit pas
de racine indo-europeenne dont on puisse Ie tirer, bien
qu'i1 montre une formation en -r- qui Ie rapproche de
bien d'autres noms de parente.

Le terme correlatif pour « be1le-sreur » (sreur du
mari) est moins represente : gr. gal60s ('YtL)'6~), lat. glOs,
v. sl. zU!uva, phrygien gelaros (yiAtLpOC;) - a lire gelawos
(yE)..tLWOC;) - gIose : &8EA<pOV ywi) « femme du frere ».
D'apres ce dernier temoignage, ce serait un terme reci·
proque pour la sreur du mari et la femme du frere.
II faut sans doute y joindre Ie mot armenien tal « sreur
du marl » ou t- remplace un ancien c- (ts-) sous I'in
fluence de taygr « frere du marl ». lci I'indo-iranien
n'est pas represente; neanmoins la correspondance est
remarquable entre Ie grec, Ie latin, Ie slave, Ie phrygien,
peut-etre I'armenien.

Le dernier tetme definit Ie rapport de parente entre
« femmes de freres » : c'est Ie nom donne par l'epouse
aux femmes des freres de son mati qui habitent ensemble
seIon la regIe patriarca1e. Ce terme est partout une sur·
vivance : skr. yiltr-,. une forme correspondante * yiJ6r.
doit etre restituee en iranien d'apres pasto yor,. phrygien
ianater- (LtLVll't'Ep-), gr. einateres (ELVll't'EPEC;), lat. ianitrices,
v. sl. i~try, lit. inte.

Donc on peut restituer * yenGter-, * Y'lter-, ou 1a for
mation en -ter est reconnaissable. Mais on n'a aucun
moyen d'interpteter Ie radical.

•••
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Partout nollS rencontrons· des designations fixes, en
correspondances regulieres, mais dont Ie sens etymolo
gique nous echappe. Plusieurs de ces termes ont ete rem
places, d'assez bonne heure, par d'autres, plus clairs, analy
tiques : « frere du mari », « seeur de la femme », etc.

C'est une situation curieuse que celle qui se decouvre,
si nous rapprochons ces termes et les notions qu'ils
expriment de ceux que nous avons consideres jusqu'a
maintenant.

Si nous faisons etat de la parente classmcatoire, il
doit s'ensuivre, en theorie, qu'un meme rapport demande
une double denomination. Si un homme epouse la fille
du frere de sa mere, son oncle maternel devient son
beau-pere. Cette situation est-elle attestee dans la termi
nologie ? II n'en est pas ainsi, semble-t-il ; nous n'avons
aucune preuve que Ie * swekuros ait jamais ete autre
chose que Ie « beau-pere », c'est-a-dire Ie pere du mari,
probablement aussi Ie pere de la femme en certaines
Iangues, comme Ie sanskrit et Ie latin. Mais Ie gree dit
pentheros qui repond avec un autre suffixe askr. bandhu
« parent »; l'armenien dit aner « pere de la femme »
et zokcancc « mere de Ia femme », l'un et l'autre terme
sans etymologie ; bref il n'y a pas de nom indo-europeen
pour les parents de la femme. En regard, il faut rappeler
que nous n'avons pas de terme indo-europeen commun
qui designerait proprement l'onde maternel. Comme on
l'a vu, celui-ci est denommeen latin par un derive du
nom du grand-pere; ailIeurs, les formes sont differentes.

On peut envisager deux interpretations possibles. Ou
bien on raisonnera en toute rigueur theorique et I'on
supposera que * swekuros designait bien prehistorique··
ment l'oncle maternel, Ie frere de la mere et * swekru
la seeur du per~ et que Ie sens historique resuiterait d'un
transfert. La restitution est toute conjecturale, sans confir
mation linguistique. Ou bien on decidera que ces termes
n'ont jamais signifie autre chose que ce qu'ils veulent
dire; ils se seraient toujours appliques strictement aux
parents que Ia femme se cree par son entree dans une
familIe. II faut alors supposer que c'est Ie systeme patriar
cal qui, dans la parente par alliance, a triomphe tres tot,
s'est impose seul, a elimine dans cette serie de termes
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tout souvenir de la position double qu'occupaient, au seill
de la parente classmcatoire, tous les allies.

Entre les deux hypotheses la seconde parait s'imposer.
En tout cas, il y a assez de preuves de cette filiation
m~trilineaire dans la nomenclature de la parente consan
guIDe pour que la suite des temoignages ne mette pas
en question Ie principe meme de l'interpretation..
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chapitre 6
formation et suffixation
des termes de parente

Sommaire. - Du point de vue morphologique, la forte unite!
du vocabulaire indo-europ&n de la parente ressort de l'existence
du suffixe de classe *-ter (ou *-er) qui non seulemeI]t caracterise
un grand nombre des termes Ies plus anciens(~t)/er, etc.), mais
encore continue a figurer dans des creations ou des re
fections plus recentes.

Meme Iorsqu'ils diff~rent d'une langue a I'autre, Ies termes
designant les unites sociaIes - clan, phratrie, tribu - sont
souvent batis sur des radicaux exprimant une communaute de
naissance : gr. genos, phrtitra, phute; lat. gens, tribus.

Moins specifique que *-ter, moins etudie aussi, Ie sutfixe
*-w(o)-/-wyo- semble avoir porte, a I'origine, une valeur de
proximite homostathmique : *pater c phe » - gr. patr{j(u)s, skr.
pitrvya- « fr~re du pere ». Les anomalies que representent,
p. ex., gr. patruiOs « paratre », skr. bhratcvya- « fils du frere »,
puis « cousin » > « ennemi » doivent conduire, non a contester
la valeur ancienne du suffixe, mais a interpreter Ia d~tion

qu'elle subit en se referant dans chaque cas au syst~me parti·
culier aU de telles formes s'inscrivent.

Apres' cette revue des termes qui permettent de
restituer l'organisation generale de la parente, il sera
utile d'examiner un certain nombre de questions afte
rentes ala forme de ces termes en liaison avec leur valeur.
II y a en effet des particularites de morphologie propres
a cet ensemble et qui en font un groupe tres unitaire.
On releve notamment des suffixes caracteristiques des
noms de parente, soit qu'il n'apparaissent que la, soit
qu'ils y prennent des valeurs specialisees.

Parmi les suffixes, citons en premier lieu -ter ou -er
qui est Ie suffixe de parente par excellence. Non seuIe
ment il sert a constituer quelques-uns des termes les
plus anciens de cette serie, mais il garde sa valeur meme
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apres la separation dialectale et il reste productif. L'etat
premier de ce suffixe de elasse est fourni par la finale
commune awe quatre designations fondamentales, qui ne
sont plus analysables : * pater, * mater, * dhugh(a )ter,
* bhrater; en outre dans la parer.te par alliance: * yen(a)
ler « femme du frere du mari ».

Voila les mots primaires, inanalysables, ou cette finale
est constante et d'ou elIe a ete extraite avec sa valeur
propre. Puis on l'a etendue a de nouvelles designations
dans une partie au moins des langues : * nepot·, « neveu »
ou « petit-fils », a une forme secondaire * nepter qui s'est
introduite dans la flexion meme de napat- en indo
iranien; temoins I'accusatif sanskrit naptaram et Ie theme
des cas obliques en avestique, nafaor- qui repose sur
* naptr-.

Le « gendre » est en sanskrit ;amatar-, en avestique
zamatar-. La forme correspondante dans les autres lan
gues comporte aussi une finale en -r, bien que Ie theme
ait subi des alterations variees : latin gener, grec gambr6s.
QueUe que soit I'histoire particuliere de ces formes, elles
procedent toutes du meme radical augmente d'un suffixe
-er ou -ter, et on peut voir que Ie -r- est secondaire au
fait que la nomenclature avestique, a cote de zamatar
« gendre », comporte zamaoya (= * zamavya), proba
blement « frere du gendre », qui est continue aujourd'hui
par Ie pasto zum « gendre ».

Les termes apparentes a auus, auunculus du latin qui,
en celtique, designent 1'« onele maternel » : gaIlois
ewythr, breton eontr, reposent sur * awontro-; on y
reconnait, sous la forme thematique, Ie meme suffixe otero

Rappelons enfin * daiwer, « frere du mari », lat. leuir,
etc. partout avec -er.

On voit que Ia formation en -ter ou en -er est des
l'origine attachee a maints noms de parente. Restee
vivante, elle s'est propagee dans cette elasse lexicale au
cours de l'histoire. Un des exemples les plus elairs de
cette extension est donne en iranien par Ie moyen-perse
et Ie persan moderne, ou ce suffixe, elimine par la chute
des finales, a ete restaure secondairement. Alors que
I'ancienne serie pitar- « pere », matar- « mere », bratar
« frere », duxtar- « fille » aboutissait phonetiquement
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a pit, mat, brat, duxt, on a retabli la finale caracteris
tique oar, ce qui a donne les formes actuelles du persan :
pidar, madar, bradar, duxtar, et de la par analogie pusar
« fils » (pour pus). Ce mouvement de refection morpho
logique a commence des Ie moyen-perse. Peu de suffixell
ont conserve pareille vitalite.

II y a une autre preuve de I'antiquite de cette for
mation, et elle est donnee dans un des plus anciens
termes qui en sont affectes, Ie nom de la « fille », et
dans une langue dont Ie caractere indo-europeen est main
tenant assure au sein de la famille luwi-hittite. II s'agit
du Iycien ou Ie nom de la fille est cbatru (accusatif sin
gulier). Le detail phonetique de la reconstruction n'est
pas completement assure. Cependant, on peut supposer
que Ie groupe initial Iycien cb- repose sur un ancien
* dw-, d'apres Ie parallele du mot ou de l'element de
compose signifiant « deux » : Iycien cbi < * dwi. On
remonterait ainsi a un proto-Iycien * dwatr qui corres
pond a grec thugater avec reduction de la gutturale entre
voyelles : * duga- > * duwa-. De toute maniere, 011

identifie ici la meme finale en -er ou -ter que dans lell
autres langues.

Ceux des noms de parente qui ont Ie suffixe -ter se
caracterisent en outre par la nature et I'importance de
certains de leurs derives.

II a deja ete question ci-dessus de la phratrie, et du
rapport que ce terme met en evidence entre « frere de
sang » et « frere de classe ». La phratrie est un grou
pement qui s'insere a son rang dans la serie des termes
grecs qui marquent les divisions sociales. Nous avons
trois groupes, par ordre d'importance croissante : genos
(YE\lO~), phratra (cppa:tpa), phule (cpv).:li), qui sont les
trois divisions concentriques de la societe grecque ancienne.

La societe romaine connait egalement trois divisions,
mais elles ne sont pas exactement pareilles : d'abord la
gens, ensuite la curia, enfin la tribus. Dans cette orga
nisation triple, les termes du premier echelon sont compa·
rabIes, les autres divergents; mais les realites sont bien
les memes. Ce sont les unites que nous exprimons par
la serie : clan, phratrie, tribu.
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En efIet, grec genos et latin gens se repondent sans
se recouvrir. II y a une difference de formation suffixale :
Ie correspondant morphologique du neutre genos est Ie
neutre latin genus, alors que gens est un feminin ,en -ti,
Entre Ie grec et Ie latin Ie rapport formel s'etablit donc
comme * genes-/* genti-. Par sa formation Ie genti- latin
repond a sanskrit ifiti- « naissance ». L'abstrait en -ti
denote la « naissance, » et en meme temps la classe des
etres unis par Ie lien de leur « naissance », celle-ci
servant et suffisant a definir un certain groupe social.
A la meme famille lexicale appartient Ie terme avestique
zantu- qui n'en differe que par Ie suffixe -tu et qui designe
egalement comme « naissance », dans la societe iranienne,
une grande division sociale. Sous reserve de ces varia
tions de suffixes, les principales langues anciennes s'ac
cordent a poser l'appartenance a une meme « naissance »
comme fondement d'un groupe social (1).

Pour la seconde division, Ie terme latin curia equi
valant au grec phratrfa. est tout different : curia n'a de
correspondant ni en grec ni ailleurs. On peut neanmoins
expliquer en italique meme la forme curia par * co-uiria
« ensemble des uiri » en s'appuyant sur Ie volsque co
vehriu} de meme sens. C'est a la fois un lieu de reunion
et une grande division du peuple romain. A 1'oppose
de phratrfa en grec, la denomination de curia ne fait pas
ressortir tm lien de parente entre les membres de cette
unite. Par la meme, elle se revele comme plus recente,
ce que confirme du reste la limitation a 1'italique.

Plus difficile encore a etablir est la relation entre grec
phute et latin tribus. Le probleme est celui de la for
mation etymologique de tribus. Dans la ligne de leur
developpement respectif, il y a presomption d'analogie
entre les deux termes. Deja les anciens voyaient dans
tribus yn ensemble de trois groupements. Ce serait donc
un compose avec tri- au premier terme. De fait, dans
les traditions historiques indo-europeennes, chez les Grecs
en particulier, on connait de ces groupements triples.
Nous avons Ie temoignage de trois anciennes tribus

(1) I.e sens precis des termes genos, gens, zantu- sera etudie
ci-dessous p. 314 ss.
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doriennes dans une epithete homerique : aWp~EE<; ..p~xa.£
(w)~x£<; « les Doriens (divises) en trois wik- » (d. gr.
(w)oikos, (w)otxo<;). Sur Ie territoire grec anciennemen~

habite par les Doriens, une regi~n eleenne s'ap~e!le Trt
phulia (Tp~cpvA.£a.), attestant elatrement la divlSl.on e~

« trois tribus » des premiers habitants : nous aurlOns la
Ie pendaut approximatif du latin tribus) s'll signifie « tiers
(du territoire) ». II n'est pas impossible en effet que
tribus, avec ombrien trflu} son seul correspondant,
contienne une forme nominale * bhu- exactement super
posable a grec phu- (dans phule). Cependant D;0US ne
trouvons pas de temoignage historique qui appule c~tte

signification premiere du terme. De bonne heure, trtbus
a fourni d'importants derives tels tribunus} puis tribunal,
et Ie verbe tribuo} mais sans qu'y apparaisse un rapport
avec « trois ».

Parmi les types de formation propres aux noms de
parente, outre -ter et -er, II faut mentionn~r ph~s~eurs
derives secondaires en * -w- et * -wyo- '" lls merltent
d'autant plus l'attention qu'lls ont une fonction singu
liere et qu'lls ont ete moins bien etudies. Ce type est
represente en latin par patruus « frere du pere », « onele
paterne1 », d. gr. patros ('ltli..pw<;) « frere du pere »,
de * patrow-} et Ie feminin symetrique metros (~l)"rpw<;)

« frere de la mere ». A patruus II faut comparer les
noms de meme sens skr. pit[vya- et av. tuirya <
* (p )t[wya- ). d. persan aldar et pasto tra « frere du pere »,
ainsi que v.h.a. latureo (all. Vetter) < * laaurwyo et
probablement v. slave stry; « onele ».

Ce type de derivation existe en grec, avec un sens assez
different : patrui6s ('ltlX..pu~6<;) si?nifie. « paratre »~ '!1e
truM (~1)..pu~li) « maratre »; ae meme en armemen,
yawray « paratre » et mawru < * matruvya « maratre ».

A partir du nom du frere, et par 1: ~eme pr~ede,
un a constitue skr. bhrat[vya-} avo bratutrya-. Mals Ie
sens de ces termes a donne lieu a maintes discussions.
Les exemples, peu nombreux, ne sont pas ,decisifs. ~'agit-il
du « fils du frere » ou du « fils du frere du pere »?
est-ce « neveu » OU « cousin »? Sur Ie sens de skr.
bhratrvya-} nous avons une indication formelle chez PiiQ.ini
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qui donne cette definition breve: bhratur vyac ca, c'est
a-dire : de bhratr « frere », Ie derive indiquant la des
cendance se forme egalement par -vya-. Ainsi, outre Ie
derive normal en -iya- pour « descendant de », il y
a une formation en -vya- de meme sens, d'ou il resulte
que bhratrvya- signifie « fils· de frere » et non « fils
du frere du pere », comme tous Ies auteurs Ie donnent
ensuite. II n'est pas douteux que l'avestique bratuirya
(variante bratruya- c'est-a-dire bratrvya-, fern. bratruya-)
doive s'interpreter aussi comme « fils du frere »; car
pour « fils du frere du pere », on dispose d'une desi
gnation analytique claire, tuirya-puBra, « fils du tuirya »,
de l'oncle paternel. Vne confirmation en est encore donnee
en iranien moderne par Ie pasto d'Afghanistan ou wrara
(de * briiBr( v )ya-) signifie « neveu » : c'est donc bien
Ie « fils du frere ».

Jusqu'ici les faits semblent ne pas preter a contes
tation. Mais on connah a sanskrit bhratrvya-, outre
Ie sens de « neveu », celui de « rival, ennemi » qui est
bien atteste. C'est ce qui fait hesiter certains etymo.
logistes, a Ia suite de Wackernagel, a admettre que
« fils de frere » soit Ie sens premier de bhratrvya-, malgre
l'accord des correspondants iraniens. A leur avis, bhra
t[vya- signifierait plutat « cousin » (= fils du frere
du pere) parce qu'il est difficile d'imaginer que Ie
« neveu » se pose en « rival », tandis que, entre cousins,
une rivalite se comprend mieux. Dans la societe arabe,
Ie com.in est assimile au rival, a l'ennemi. A vrai dire,
cette notion parah etrangere au monde indo-europeen :
entre les anepsioi de la societe homerique, les relations
de cousinage, bien loin d'engendrer des rivalites, sont
des relations amictlles. Wackernagel pense donc qu'il se
serait produit pour bhrat[vya- une deviation prehistorique
de « cousin » a « neveu »; transition qui trouverait
un parallele en espagnol ou sobrino, etymologiquement
« cousin », est devenu aujourd'hui Ie nom du « neveu ».

Tout cela nous parah discutable, pour la restitution
de l'etat ancien comme pour la chronologie des sens.
A nous en tenir aux donnees certaines, nous devons
admettre que l'indo-iranien bhratrvya- designe Ie « fils
de frhe », sans plus. Quant au sens de'« rival, ennemi »,
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observons qu'il est limite au sanskrit. L'iranien edaire
a sa maniere Ie rapport des deux notions. Nous trouvons
en pasto (Afghanistan).le terme de parente tarbur « cou
sin », a analyser en tar « oncle paternel » et * pur
« fils », et remontant a * ptarvya-putra- « fils du frere
du pere ». Or ce mot ne designe pas seulement Ie
« cousin.», mais aussi Ie « rival », 1'« ennemi ». Donc
Ie sens d'« ennemi·» est lie a I'expression analytique
« fils de l'onde paternel », tandis que « neveu » se
dit wriira « * briiBr( v )ya-), terme qui, non plus que
l'ancien avo briiturya-, n'implique rivalite. Cela confirme
nettement Ie temoignage de Panini sur Ie sens de skr.
bhriit[vya- comme « fils de frere: neveu », non « cousin ».
La relation initiale entre pitrvya- et bhr/1trvya- en sanskrit
ressort ainsi : pit[vya- signifiant « frere du pere »,
bhriit[vya-, « fils du frere ». Telle est aussi en iranien
la situation des termes correspondants. Les formes et
leur sens doivent donc etre reportes a l'indo-iranien. C'est
de cette constatation qu'il faut partir pour reconstruire,
autant que possible, la relation de ces termes a l'etat
indo-europeen. Cette formation est bien de date indo
europeenne; elle a en efIet hors de l'indo-iranien des
representants anciens, comme on l'a vu, en grec, en latin
et en germanique. On est en presence d'une categorie
lexicale qui peut etre presumee unitaire, mais ou appa
raissent'des discordances locales.

Pour en rendre compte, on doit introduire ici deux
considerations theoriques, l'une portant sur la nomen
clature de la parente, l'autre sur la morphologie des
termes.

Nous croyons necessaire, en particulier pour definir
les changements survenus au cours de l'histoire dans
l'application des noms aux degres de parente, de dis
tinguer la relation entre membres d'une meme generation,
que nous appelons homostathmique (= de meme niveau),
et la relation entre membres de generations differentes.
que nous appelons heterostathmique (= de niveau dif
ferent) (1). La relation de fraternite est homostathmique ;
la relation d'ancestralite, heterostathmique.

(1) Ces termes ont ete proposes et employes dans un article de
L'Homme V, 1965, p. 15.
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Dans la formation meme des termes de parente, il
faut etre attentif a la nature du suffixe quand celui-ci
parait avoir, comme c'est Ie cas ici, une valeur distinc
tive. Le morpheme indo-europeen * -WO°, * -wyo-, qui
forme les derives secondaires en question, doit indiquer
une certaine relation avec Ie terme de base. On peut
preciser la nature de cette relation en considerant la
fonction de ce suffixe dans une dasse de derives nomi~

naux primaires ; ce sont les adjectHs indiquant la position
spatiale, comme ved. plJrva-, iran. parva- « anterieur,
premier »; grec deksi-w6s, gotique taihswa « (cote)
droit» ; grec lai(w)6s, lat. laeuus, v. slave levu « (cote)
gauche» ; ved. vifva- « tout» ; sarva- « entier, intact »,
lat. saluus j ved. [~va- « erige, haut », avo arasva- « id. »,
etc. Par analogie, nous conjecturons que Ie derive en
-w- d'un terme de parente indiquera une situation de
proximite a celui-ci, une relation particulierement etroite
et en quelque sorte homogene au nom de base.

Cette dasse de derives en * -w- pour la parente est
representee en indien par pit[vya- et bhrat[vya-. Mais
s'ils occupent a peu pres la meme position lexicale en
indien, ces deux termes different grandement dans leur
distribution indo-europeenne : Ie premier est largement
atteste sur une aire etendue, Ie second, limite a l'indo
iranien. On a lieu de penser que Ie premier est Ie terme
original et que l'autre y a ete conforme par assimilation
secondaire et sur une partie seulement du domaine.

D'autres indices viennent confirmer cette chronologie
relative. Les formes qui, en indo-europeen occidental,
correspondent a skr. pit[vya- montrent pour ainsi dire
l'instauration de la fonction et meme de la forme suf
fixale. On Ie voit notamment en grec ancien, OU plu
sieurs derives sont ainsi constitues en -woo II y a, d'abord,
patros (depuis Herodote et Pindare) « frere du pere »,
et tn~tros· (Homere, Herodote, Pindare) « frere de la
mere », derives en * -ou- de pater et meter. Cette for
mation indique done en general Ie plus proche parent
de meme generation (done hors de la filiation). Nous
avons ici une relation homostathmique au terme de base.
En consequence, « frere du pere (ou de la mere) » est
bien Ie degre de parente auquel convient cette denota-
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tion suffixale qui par£ois, surtout au pluriel, se trouve
etendue al'ensemble des plus proches parents du pere ou
de la mere. Ce suffixe, thematise en * -WO°, est celui qu'on
retrouve avec la meme fonction dans latin patruus « frere
du pere ». Mais Ie latin, non plus d'ailleurs qu'aucune
autre langue, n'a Ie correspondant de gr. metros « frere
de la m~re »; pour cette parente, Ie latin dit auunculus
et Ie sanskrit matula-. La variete de ces denominations
montre qu'elles sont de dates differentes. Alors que
lat. auunculus se relie a auus par un rapport ancien
que d'autres langues repetent (d. ci-dessus, p. 224), les
termes grec et indien sont secondaires : gr. metros est
evidemment calque sur patros et skr. matula- (pour
* matura-) est de formation seulement indienne. Ce sont
des substituts recents d'une denomination indo-europeenne,
qui a disparu quand Ie frere de la mere a cesse d'avoir
une position priviIegiee par rapport au pere.

Une autre raison a dil contribuer aussi a l'eliminer.
Nous l'entrevoyons dans un proces assez complexe de
concurrence entre deux formations suffixales du grec
ancien, ce qui modifie sensiblement la perspective indo
europeenne. Outre patros « frere du pere » qui repond
exactement au sens, mais non exactement a la forme
de skr. pit[vya-, Ie gree a Ie terme patrui6s qui
correspond a la forme de pit[vya-, mais qui n'a pas Ie
meme sens : patrui6s designe Ie « paratre ». Or, tandis
que pit[vya- « frere du pere » n'a pas en sanskrit d'ho
mologue de genre feminin (un * miit[vya n'existe pas
et sans doute ne pouvait exister), Ie grec patrui6s « para
tre » est accompagne du feminin metruia « mara
tre, seconde femme du pere ». En fait, dans l'his
toire lexicale du grec, Ie terme primaire est metruM,
atteste depuis Homere et dans tous les dialectes, forte
ment caracterise par sa connotation affective et ses emplois
metaphoriques (la maratre, mauvaise mere), en face de
patrui6s tardif et rare, seulement descriptH et visible
ment analogique de metruia. II faut en condure que
la concordance formelle entre skr. pit[vylJ- et gr. patrui6s
est trompeuse : c'est une simple convergence entre crea
tions independantes et de date differente. Les seuls
termes a prendre en consideration sont, en indien, Ie
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masculin pitrvya- « frere du pere », en grec, Ie feminin
metruill « ~aratre ». La formation en * -w(i)yo- a ete
utilisee de maniere comparable, mais non identique, en
indien et en grec : en indien pitrvya- denote Ie plus proche
parent du pere, en fait son frere; en grec OU patros etait
charge d~ ce sens, on s'est servi du suffixe pour former sur
meter un derive metruM, qui designe la « mere par
substitution », la « maratre ».

On connait moins bien, faute de donnees anciennes,
Ie sort de cette formation en -w(0)- ou * -wyo- dans les
autres langues. II est fort probable que v. slave stry;:
« frere du pere » (terme panslave, a l'exception du russe)
continue, avec un traitement phonetique peu clair dans
Ie detail, Ie meme original que skr. pitrvya-. Ce type
est represente en germanique par vieux-haut-allemand
fetiro « frere du pere », qui se distingue de oheim,
« frere de la mere » tout comme lat. patruus de auun
culus. Dans l'histoire du haut-allemand, fetiro a passe
de « frere du pere » a « fils du frere du pere », d'OU
l'aIlemand modeme Vetter « cousin ». Mais c'est la
une evolution exceptionnelle. Partout ailleurs, ce terme
ou son equivalent feminin garde sa valeur homosta
thmique.

Considerons a present Ie second terme de parente
affecte du meme suffixe, a savoir skr. bhratrvya-, avo
bratuirya- (C£. ci-dessus). II est, comme on l'a vu, limite
a l'indo-iranien. Ce serait deja une raison de penser
qu'il est moins ancien que pitrvya-. En outre nous remar
quons a present que les deux termes ne sont pas homo
logues : bhratrvya- « fils du frere » indique une rela
tion heterostathmique, a la difference de pitrvya- « frere
du pere », homostathmique. Conformite morphologique,
disparite de sens, les deux traits doivent se tenir; ils
seront a expliquer ensemble. On en trouve la raison
dans la structure generaIe de cette nomenclature.

Si l'indo-iranien bhratrvya- ne s'applique pas au meme
niveau de parente que a pit[vya-, c'est que la position
du terme de base l'exigeait ainsi. Etant donne la valeur
du suffixe, si Ie derive p#rvya- de pitr- « pere » s'ap
pliquait au « frere du pere », aIors bhratrvya-, de meme
formation, n'aurait du designer strictement que Ie « frere
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du frere », ce qui est un non-sens, au moins en indo·
europeen OU tous les freres ont entre eux la meme
relation. II a done ete affecte a un autre degre de proxi
mite: « fils du frere », ce qui, par decalage d'une gene
ration, repondait a une double utilite : en premier lieu
il servait a differencier Ie « fils du frere » du « fils de
la seeur" », denomme tout autrement (* nepot-, indo
iranien napat-); en second lieu il specifiait la notion
plus clairement que ne Ie faisait un autre derive, bhratrzya
egalement « fils de frere » selon PiiQ.ini, et qui, faisant
double emploi, a ete evince. Mais quand napat- s'est
dit indifferemment du fils du frere ou du fils de la seeur,
skr. bhrat[vya-, devenu disponible, a ete reinterprete soit
comme « fils du frere du pere », soit comme « presque
frete », ce qui pratiquement revenait au meme et desi
gnait Ie « cousin ». La liaison avec EGO redevenait
homostathmique; puis, dans des conditions sociales qui
semblent avoir ete propres a l'Inde seule, la p:uente
des cousins a ete associee a un comportement de rivalite.
De l?t la double acception de bhratrvya- en sanskrit clas
sique, « cousin » et « rival ».

Toute cette evolution s'est deroulee sur Ie seul domaine
indien. On n'en voit pas trace en iranien ou bratrvya
(av. bratuirya-, etc.) ne parait avoir jamais devie de
son sens initial de « fils de frere ». Mais ce conflit entre
les termes pour « neveu » et « cousin» renait dans
la phase modeme des langues romanes, en ibero-roman,
ou les representants de lat. nepos, sobrinus} consobrinus
finissent par se recomposer en un systeme nouveau (1).

Ainsi, chaque fois, ce n'est pas un terme seul qui est
a considerer, mais bien l'ensemble des relations : c'est
par la que l'histoire de chacun des termes est condi
tionnee. Outre la structure generaIe de la parente indo
europeenne, it faut reconnaitre pour chaaue langue a
une epoque donnee, une structure particuliere qui est a
interpreter dans ses propres termes. C'est en partant de
bhratrvva- avec son sens de « fils de frere » donne par
la tr~dition indienne, que nous pouvons restaurer les

(1) Voir l'article precite de L'Homme (ci-dessus p. 237, n. 1).
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conditions du passage au sens de «- cousin », puis de
« rival» qui s'effectue en sanskrit classique. Plus encore
que n'importe quel autre ensemble lexical, les termes de
parente nous obligent amaintenir et a combiner les deux
demarches d'une meme exigence de methode, la consi
deration structurale de l'ensemble de la nomenclature,
la consideration des niveaux de chaque langue et de
chaque societe.
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chapitre 7
mots derives de termes de parente

Sommaire. - Le gree fomnit ici un groupe de designations
nouvelles - huion6s « petit fils » : pappos « grand-pere »;
adelphidous « neveu » - qui, avec adelph6s supplantant phrater,
attestent Ie passage d'un systeme de parente elassificatoire It un
systeme descriptif.

Le latin a trois adjectifs derives de pater. Un seul est indo
europeen : c'est patrius qui, de fait, renvoie au * pfJter dans
son sens « elassificatoire » Ie plus ancien (patria potestas); on
sait qu'il n'y a pas, parce qu'il ne peut pas y avoir, de * matrius
correspondant. Paternus, au contraire, repond a maternus et se
situe sur Ie meme plan, personnel : amicus paternus, c'est
« l'ami de mon pere ». Quant It patricius, il presente Ie suffixe
latin caracteristique des derives de fonerions officielles (d. tribu
nicius, etc.) et se rattache done, non a pater, mais It patres
« Ie Senat ».

En grec, l'opposition de patrios d'une part, a patrO"ios (Homere,
Herodote)/patrik6s (attique) d'autre part, repond exactement a
l'opposition Iatine : patrius : paternus - et trahit Ia meme
evolution de la notion de « pere ». (La forme metrozos, faite
sur mhros « onele maternel » et non sur m~ter direetement,
conserve Ie souvenir du role ancien du frere de Ia mere).

Vne histoire complete de la parente indo-europeenne
devrait tirer parti, non seulement des termes attestes,
mais encore d'indices moins directs, parfois tout aussi
instructifs, comme ceux que livrent les derives de cer
tains noms de parente.

Dans l'enumeration donnee ci-dessus (p. 234) des noms
du « petit-fils », nous avons signale, sans nous y arreter
autrement, que Ie grec avait en face de * nepal un
derive nouveau, huianos (utw',I6c;), qui ne correspond a
aucun des termes employes aiIIeurs. Derive de hutos
« fils », Ie terme huianos est employe des Homere et ne
comporte pas de variations de sens. A priori, une deri-
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vation comme celle-ci pose une question. Cette formation
secondaire en -ano- (-wvo-) est tres peu representee et par
des mots obscurs ; on ne discerne pas pourquoi c'est de
ce suffixe, que rien n'appelait ici, qu'on a tire un derive
de huk5s.

II y a cependant deux ou trois termes dont la forma
tion peut nous ren~eigner en quelque tnesure : princi
paIement oianas (oLwv6c;) et kor6ne (xoPWVT), deux noms
d'oiseaux. Oionas qui se relie probablement a latin auis,
est Ie nom de l'oiseau de proie, du grand oiseau dont
Ie vol servait aux presages. Kor6ne « corneille », compare
a lat. coruus « corbeau », releve de Ia meme forma
tion. On peut encore y ajouter khe16ne (XEAWVT) « tor
tue », doublet de khelus (XEAUC;).

De ces deux, peut-etre trois exemples, on peut conclure
que Ie suffixe -onos donnait au nom radical un doublet
a valeur augmentative. A premiere vue, au contraire,
on attribuerait plutot une valeur diminutive a huionas.
Mais Ie contraste tient a ce que nous generalisons indu
ment Ia notion qui nous est familiere de « petit-fils ».
II y aurait tout autant de raison de dire Ie « grand
fils ». La designation par « grand » et « petit » est
traditionnelle, mais arbitraire; « petit-fils » en franc;ais,
mais en anglais, « grand-son » comme « grand-father »,
l'un ou l'autre etant d'un degre plus eloigne de celui
qui parle~ que son propre pere. ou son propre fils.
II faut probablement comprendre de la meme maniere
huianas, qui sera Ie « grand-fils » par rapport a EGO.

On pourra ainsi concilier Ie sens de huianas avec celui
des autres mots de tpeme formation. II y a d'ailleurs
pour « petit-fils » un terme distinct, usite en attique,
alors que huionas est plutot ionien : c'est huidous (utoouc;)
(Platon, Xenophon) « fils du fils » forme sur Ie modele
de adelphidous (&'OEAq>LOOUC;) « fils du frere ».

Voila done un fait important : la denomination nou
velle du « petit-fils » en grec. Elle est conditionnee par
la transformation de la structure generale qui a eu lieu
en grec.

Si ron considere l'ensemble du systellle grec, un des
changements les plus notables a ete l'apparition d'un
terme nouveau pour designer Ie frere : phrater ayant
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valeur classificatoire, il a ete remplace par adelphas (ci
dessus, p. 213). En meme temps, Ie nom indo-europeen
* awos du « grand-pere » a ete elimine : ce terme archai
que etait en outre lie, par l'intermediaire d'une forme
derivee, au nom de l' « oncle maternel ». Ni l'un ni l'autre
n'a laisse de trace en gree. Correlativement, Ie nom du
« petit-fils» a disparu. De meme que * awos avait une
double valeur et representait deux relations qui se situent
differemment, selon Ie point de vue patri- ou matri
lineaire, de meme Ie terme qui lui fait pendant, * nepat-,
oscille entre Ie sens de « neveu » (fils de la sreur) et celui
de « petit-fils » (fils du fils).

Le systeme grec marque Ia transltIOn d'un type de
designation a l'autre : tous les termes de parente ten
dent a se fixer avec une signification unique etexclu
sivement descriptive. C'est pourquoi Ie nom du « frere »
a ete remplace par celui de « co-uterin ». Ainsi s'explique
encore la variete des termes pour « grand-pere », ou
une locution analytique eomme « Ie pere de mon pere »
(Iliade 14, 118) « Ie pere de la mere» (Odyssee 24,
334), ou les composes descriptifs metropator «(J.T)'tpO'ltlx.
'twp), patropfztar (1ta.'tpO'ltlX-rwp) (Romere, Pindare) ou sim
plement pappos ('ItlX1t1tOc;), terme d'adresse familier, affec
tueux, pour l'aieul, sans distinction d'ascendance pater
nelle ou maternelle. De meme la designation du « neveu »,
adelphidous, de la « niece » adelphide, a ete tiree du
nom du frere. Mais dans cette nomenclature nouvelle,
« neveu » et « petit-fils » constituent deux parentes dis
tinctes, et de meme que Ie nom du « neveu » a ete
refait en « fils du frere », adelphidous, de meme celui
du « petit-fils » I'll ete comme « fils du fils », huidous.
C'est l'elimination des noms anciens du « grand-pere »
et du « petit-fils » d'une part, du « frere » et de la
« sreur » de l'autre, qui a entraine ces refections dans la
nomenclature grecque.

Nous apercevons ainsi que, malgre l'archaisme des
noms des parents de la femme, Ie vocabulaire gree nous
livre un systeme recent. On a du recourir a des deno·
minations descriptives des l'instant qu'on avait abandonne
la parente classmeatoire.
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En revanche, Ie· vocabulaire latin de la parente revele
sa tres haute antiquite ; dans la societe romaine, la parente
est dominee par la preponderance du pere, qui lui donn.:.
un aspect « patriarcal ». Le vocabulaire est reste stable;
aussi la forme propre des termes latins nous renseigne
sur une prehistoire plus ancienne que celie des termes
grecs. Ce caractere conservateur du latin marque aussi
la morphologie, Ie vocabulaire. Certes ici comme en d'au
tres domaines, Ie latin, avec des elements archaiques,
a fait un ensemble nouveau. Mais, en dissociant Ie sys
teme latin, on retrouve sans effort les pieces d'un systeme
beaucoup plus ancien qu'elles aident a reconstituer.

Si nous examinons maintenant les derives du nom du
« pere », i1 s'en presente un qui existe en plusieurs
langues sous la meme forme et dont il faut reporter
l'origine jusqu'a la periode commune : c'est I'adjectif
patrius, skr. pitrya-, grec patrios ('IteX"tPLOC;).

Nous avons deja indique qu'il n'y a pas d'adjectif
correspondant qui soit derive du nom de la « mere ».
Cette difference s'explique par la situation respective du
pere et de la mere. Un adjectif indiquant ce qui appar
tient au pere, ce qui re1eve de lui, est jusdfie en ce que,
dans la societe, Ie « pere » seul peut posseder. Les
lois anciennes de l'Inde l'enoncent expressement : la
mere, l'epouse, l'esc1ave ne possedent rien. Tout ce qu'ils
detiennent appartient au maitre a qui ils appartiennent
eux-memes. Te1le est la situation constante de l'homme
et de la femme respectivement; on comprendra des lors
':fue * matrius manque partout.

Cependant, il y a en latin un adjectif specifique derive
du nom de la mere: maternus. La forme maternus est
deja instructive par elle-meme. Attes~ee des les plus
anciens textes, et issue phonetiquement de * materinus,
elle est caracterisee par un suffixe en -ino- qui a un
emploi precis en indo-europeen et en latin : il indique
la matiere; grec pMginos « de betre », derive de pheg6s,
tainos « de pierre », de ldas} anthin6s} « de fleur »,
de Imthos; lit. auksinas « d'or », de auksas « or ». En
latin, eburnus « d'ivoire », de ebur} etc.

Des l'origine, maternus fait couple avec patrius} ce
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qui produit des emplois te1s .que : non patrio sed materna
nomine. La disparite de la formation invitait a une
creation analogique, et de bonne heure, sur maternus
on a fait un nouvel adjectif, paternus. Au cours de l'his
toire, paternus coexiste d'abord avec patrius; puis, i1
gagne du terrain et finit par l'emporter : il survit seul
dans le~ langues romanes (1). On peut se demander
si c'est pour la seule raison de l'analogie avec maternus
que paternus a triomphe, car comme Wackernagel l'ob
serve, paternus est employe des l'origine d'une maniere
exclusive dans certaines liaisons; en particulier, comme
epithete de certains mots tels que amicus, hospes} seruus }.
on ne trouve jamais dans ce casola patrius. « La raison
de cet emploi n'est pas visible », ajoute Wackernagel,
sans aller plus loin. Observons deja que, par un prod:s

.parallele sur lequel nous reviendrons, Ie grec emploie
un derive nouveau, patrik6s ('It(1."tpLx6c;), et exclusivement
aussi avec des termes comme « ami », « compagnon », etc.
Ces liaisons ont du etre determinantes. II faut seulement
voir comment et pourquoi.

A partir du moment OU patrius herite et paternus
analogique avaient cours ensemble, ils ont tendu a se dif
ferencier en quelque mesure. Patrius s'emploie exc1usi·
vement dans des expressions consacrees telles que patria
potestas; on ne trouve jamais dans ces casola paternus.
Mais on a exclusivement paternus amicus. La patria
potestas} c'est la puissance qui s'attache au pere en
general, qu'il detient de par sa qualite de pere. Mais
la relation est de tout autre nature dans amicus paternus :
« l'ami de mon pere. » En effet, paternus avec hospes,
amicus} seruus} indique une relation personnelle d'homme
a homme, et se refere au pere d'un individu determine.
Cette difference entre patrius et paternus se definira donc
comme celIe entre un adjectif generique et un adjectif
specifique. Par exemple, chez Tite-Live : odisse plebem
plus quam paterno odio (II, 58, 5) « il haissait la plebe
plus que ne Ie faisait son propre pere ». Nous voyons

(1) Cette histoire, avec de fines remarques sur Ies derives des terme.s
de parente, a fait I'objet d'un article de WackemageI Festgabe Kaegt.
1916, pp. 40 ss., reproduit dans ses Kleine Schriften I, pp. 468 ss.
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ici la raison qui a entrame la creation de paternus. Si
paternus a ete refait sur maternus, c'est que Ie * patrios
indo-europeen se refere non au pere physique, mais
au 'pere dans la parente classificatoire, au * pater invoque
comme dyau!pita et Jupiter. Par contre maternus indique
une relation d'appartenance physique : c'est litterale
ment, d'apres Ie suffixe, « de la meme matiere que la
mere ». Si on a donne a patrius un doublet paternus
sur Ie modele de maternus, ce fut pour specifier une
relation at' pere physique, a. l'ancetre personnel de celui
qui parle ou dont on parle.

Nous avons meme en latin, outre patrirus et paternus,
un troisieme adjectif derive du nom du pere : patricius
« patricien », c'est-a.-dire qui descend de per~s nobles,
libres. La formation en -icius, propre au latin, cons
titue des adjectifs tires de noms de fonctions officielles,
aedilicius, tribunicius, praetoricius.

Ainsi chaque adjectif se refere a. une notion differente :
patrius est classificatoire et conceptuel, paternus est des
criptif et personnel, patricius renvoie ala hierarchie sociale.

En grec, les adjectifs « maternel » et « paternel »
ont une formation singuliere : metrolos (!J.T}"t'p<floc;) et
patri5tos (1ta..p<j)oc;). En sus de son emploi propre, nous
trouvons patri5tos dans Ie compose patroukhos (1ta..povxoc;)
qui repose sur patroio-okhos (1ta..pw~o-OXoc;) : II designe
la « fille heritiere », qui dans sa condition juridique
est appelee epikleros (~1t~x).T}poc;). Quand la fille se trouve
etre seule descendante, alors qu'elle ne peut heriter selon
Ie droit grec, son cas fait l'objet de prescriptions juridi
ques nombreuses, enoncees dans la loi de Gortyne, afin
que l'heritage reste dans la famille : patroukhos signifie
litteralement : « qui possede lesbiens paternels ».

Dans l'article deja cite, Wackernagel fait observer que
metrolos « maternel » ne derive pas de meter « mere »,
mais de metros « frere de la mere ». Sur Ie modele de
metros produisant l'adjectif me/rolos, on a forme sur
patros « frere du pere » l'adjectif patrolos. Wackernage1
n'a pas insiste autrement sur cette remarque. II est pourtant
etrange que l'adjectif « maternel » en grec signifie litterale
ment non « de la mere », mais du « parent de la mere » ;
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ce n'etait pas l'expression la plus naturelle de la notion.
Cela invite a en verifier l'emploi. Homere donne une
seule fois metrl/ios (ll est plus souvent question du pere
que de la mere dans les poemes homeriques), mais l'exem
pIe est instructif. Autolykos s'adresse a. sa fille et a. son
gendre et dit de leur enfant nouveau-ne, qu'll vient
de denommer Ulysse : 01t1tO.. ' liv i)~1)crac; !J.T}"t'pw·Cov ~c;

piya oW!J.a.\ ~).en (Od. 19, 410) « quand ayant grandi,
il viendra dans la grande maison de sa mere ». Dans
la bouche d'Autolykos, la « maison de la mere » est
necessairement la maison du frere et du pere de la
mere, de sa famille d'origine. Un pareH emploi de
metro'ios rend sensible la reference a metros comme
« parent du cote de la mere », quand l'adjectif se rap·
porte aux appartenances de la mere, qui sont en fait
celles de sa parente propre.

II nous faut voir maintenant comment patro'ios, abon
damment represente chez Homere, est employe a cote
de p!ztrios, non homerique, neanmoins ancien. L'emploi
homerique de patro'ios illustre bien sa valeur specifique.
On Ie rencontre dans des expressions telles que : sk~p

tron patro'ion (II. 2, 46, etc.), temenos patrO'ion (II. 20,
391), qualifiant un sceptre, un domaine; avec m~la, les
troupeaux de moutons (Od. 12, 136) ; enfin et souvent :
« les hates », xelnoi patroioi (II. 6, 231, etc.), « les
compagnons », hetalroi patrOioi (Od. 2, 254, etc.). Donc
d'une part des noms d'objets' qui sont des possessions
(sk~ptron, temenos, mela), de l'autre des noms indi
quant des relations sociales. Tout particulierement ins
tructif est patroion menos (II. 5, 125) qui dans Ie contexte
signifie « l'ardeur guerriere de ton pere ». Chez Hero
dote patrios et patroios coexistent: patrioi theoi (I, 172),
nomoi (II, 79 C£. Thuc. IV, 118), thesmoi (III, 31),
mais patroia khremata (I, 92), patroloi douloi (II, 1),
etc. On voit ainsi que la difference est exactement paral
lele a c~lle qui existe en latin entre patrius et paternus.
La qualification p!zlrws signifie « des peres, ancestral »
et s'applique aux dieux de la lignee, aux lois acceptees
de tout temps par les ancetres. Mais patroios est ce
qui appartient au pere personnel: fortune, esclaves. Par
une extension inevitable, quoique occasionnelle, patroios
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peut parfois s'appliquer aussi aun personnage plus ancien
que Ie pere; mais il s'agit toujours d'un ancetre per
sonnel, ainsi chez Herodote patroios taphos (II, 136;
IV, 127) « tombeaude famille ».

Le troisiem.e adjectif, patrik6s (1tCt'tpLx6<;), est une
creation attique qui, dans l'histoire, a remplace patroios,
terme ionien et poetique. De fait philos patrik6s (tout
comme amiJCus paternus), xenos patrik6s, hetairos patri
k6s, signifient : « ami, (compagnon, hote) de mon pere ».

Au total, Ie couple d'adjectifs lat. paternus/maternus,
gr. patroios/ me/rOlos a une histoire complexe; les deux
termes n'etaient pas symetriques et ne pouvaient pas
l'etre. En latin, Ie plus ancien, maternus, implique l'ap
partenance physique, materielIe, a la mere; Ie masculin
paternus a ete cree pour differencier du pater legal Ie
pater personnel. En grec, metrOios « maternel » est fait
sur metros « frere de la mere », parce que ce qui est
propre a la mere n'est pas une possession, mais une
relation; du cote de la mere, c'est l'oncle maternel qui
etait Ie parent Ie plus important. II est interessant de
constater ainsi une liaison etroite entre un rapport de
derivation et une parente caracteristique.

II apparatt donc que patrius se refere seulement a une
parente de type classificatoire. Quand a prevalu la notion
d'une parente personnelIe, il a falIu la caracteriser par
des adjectifs nouveaux, mais ceux-ci ont ete produits
dans chaque langue independamment et ne se recouvrent
pas d'une langue a I'autre. ParalIelement, la formation
de l'adjectif metrolos revele indirectement I'importance
de I'oncle maternel. A travers ces particularites, I'his
toire de ces derives rejoint quelques conclusions dictees
par les termes memes.

•• •

Da~s leurs relations comme par leur signification ety
mologlque, ces termes sont fort instructifs : Ie vocabu
laire de la parente indo-europeenne temoigne de plusieurs
etats successi£s, et reflete dans une large mesure les
changements qu'a subis la societe indo-europeenne.
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Cette societe est certainement, comme on I'a toujours
affirme, de type patriarcal. Mais ici, comme en bien
d'autres points du monde, divers indices accusent une
superposition de systemes, et notamment la survivance
d'une parente a predominance del'oncle matemel.

Les donnees historiques temoignent d'un compromis
entre ces.deux types de parente: Ie systeme patrilineaire
predomine nettement et de bonne heure. Mais il subsiste
des traces claires du role devolu a I'onde maternel. La
relation du fils de la sreur au frere de la mere coexiste
en plusieurs societes avec celIe de la descendance patri
lineaire.

Au plan propre de la nomenclature, il faut distinguer
deux series de designations : I'une classlficatoire, I'autre
descriptive.

La ou l'etat indo-europeen commun est conserve, il
est caracterise par des termes de parente classificatoire,
qui tendent a s'eliminer au profit de termes descrip
tifs. Selon les societes, cette transformation a ete plus
ou moins rapide et complete. Le vocabulaire en o£fre
des preuves, en grec surtout. La situation du grec est
complexe parce que d'une part il a conserve des termes
archaiques comme daer « frere du mari » ou galos « sreur
du mari » ; de I'autre, il manifeste Ie passage d'un type de
designation a I'autre, par la coexistence de deux mots
di£ferents pour Ie « frere », phrater et adelph6s. Dans une
meme nomenclature se superposent I'heritage indo-euro
peen et les innovations grecques, temoignage d'une trans
formation qui aboutit a des termes de type descriptif.

Toute£ois, il faudrait se garder d'etablir des correla
tions trop precises entre les changements survenus dans
la societe et ceux qui apparaissent dans la nomencla
ture ou inversement entre la stabilite du vocabulaire et
celIe de la societe. On ne pourrait conclure immedia
tement ni partout d'un terme nouveau a un renouvel
lement de I'institution, ni de la permanence de la desi
gnation a la constance de la relation de parente. Trois
considerations doivent rester presentes a I'esprit. 1°) Le
nom de parente peut subsister alors que Ie sens etymo
logique qui conditionnait sa place premiere s'est efface :
ainsi lat. auunculus, separe desormais de auus, se continue
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dans fr. oncle; - 20
) Ie nom ancien peut etre remplace

par un terme plus clair sans que la position du designe
change : l'aricien fran~ais avelet disparait devant petit-
fils, ou, de nos jours, bru cede la place a belle-fitle;
- 30) Ie changement peut etre dfi a que1que action
locale qui s.ouvent echappe a notre connaissance; tel
est Ie cas de nombre de termes de parente en armenien
qui n'ont pas de correspondants connus. On les attribue
a une « langue de substrat », celIe que parlaient les
populations anciennes qui ont adopte ensuite urie langue
indo-europeenne. L'hypothese est en soi plausible, bien
qu'elle reste jusqu'a present indemontrable. Dans Ie passe
des langues, ce facteur est probablement responsable de
bien des alterations ou des innovations. On ne saurait
s'en etonner. L'etonnant est bien plutot que, malgre
tant de vicissitudes et a travers tant de siecles de vie
independante, les langues indo-europeennes aient conserve
un vocabulaire de la parente qui, a lui seul, suffirait
a demontrer leur unite genetique et qui garde jusqu'a
nos jours l'empreinte de son origine.
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chapitre 1
Ia tripartition des fonctions

Sommaire. - Par des series paralleles de termes d'etymologie
souvent parlante, mais differents d'une langue a l'autre, l'iN
nien, l'indien, Ie gree et l'italique attestent un commun heritage
indo-europeen : celui d'une societe structutee et hierarchisee
seIon trois fonctions fondamentales, celles de ptetre, de guerrier,
d'agriculteur.

SeIon les traditions indo-iraniennes, la societe est orga
nisee en trois classes d'activite : pretres, guerriers, culti
vateurs. Dans l'Inde vedique ces classes s'appellent « cou
leurs », var1Ja. En Iran, eIles ont pour nom pistra
« metier », dont Ie sens etymologique est aussi « cou
leur ». II faut prendre Ie mot dans son acception liue
rale : ce sont bien des couleurs. C'est par la couleur
de leurs vetements qu'en Iran, les trois classes se dis
tinguaient - Ie blanc pour les pretres, Ie rouge pour
les guerriers, Ie bleu pour les cultivateurs, en vertu d'un
symbolisme profond qui procede d'anciennes classifica
tions connues dans beaucoup de cosmologies, associant
l'exerdce d'une activite fondamentale avec une certaine
couleur liee elle-meme aun point cardinal.

Les classes memes et les membres de ces classes ne
sont pas dans l'Inde et dans l'Iran nommes de la meme
maniere. Void leurs noms respectifs :

INDE IRAN

1 brahman (brahma1Ja-) l' a8ravan
2 k~attriya (ra;anya) 2' ra8aesta
3 vaiSya 3' vastryo fSuyant
(4 sudra) (4' huiti)

Les noms ne se correspondent pas; pourtant l'or
ganisation est la meme et Ie procede de classification
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repose sur les memes distinctions. C'est dans leurs signi
fications propres, comme dans leurs rapports a l'interieur
du systeme social que nous aurons aexaminer ces termes.

Voici, brievement, les signifi~ations lexicales des deux, . .
senes :
1NDE : brahman : pretre, homme qui a la charge du

sacre dans la religion;
k~attriyq : qui a Ie pouvoir guerrier (qui a Ie
pouvoir de riij) ;
vaisya : homme du vis, du clan, equivalant a
« homme du peuple ».

IRAN iiaravan: pretre (etymologie peu claire);
ra8aestii : guerrier, proprement : celui qui se
tient sur Ie char, Ie combattant en char;
viistryo fSuyant : traduction provisoire, « celui des
paturages » - et « celui qui s'occupe du betail ».

On voit que, entre l'1ran et I'1nde, ces denominations
quoique distinctes, s'organisent de Ia meme maniere et
se rapportent aux 'memes activites. Cette structure sociale
est demeuree vivante dans l'1ran plus Iongtemps que
dans l'Inde.

Cette terminologie est a Ia base d'un probleme qui
domine toute l'organisation de la societe indo-europeenne.
Les deux groupes de termes different dans leur nature
lexi£ale, mais ils concordent dans leur reference sociale.
La division tripartie de Ia societe qu'ils enoncent est la
plus ancienne que nous puissions atteindre. ElIe a des
prolongements historiques qu'on n'a pas toujoursrecon
nus, notamment dans la societe indienne. Ce fut Ie merite
d'Emile Senart 'de montrer que les castes de l'Inde ne
doivent pas etre expliquees par une reglementation
interne, mais qu'en realite elles prolongent des divisions
beaucoup plus anciennes dont l'1nde a herite, et qui ne
sont pas nees sur Ie sol indien : Ies castes de l'Inde sont
la systematisation tres durcie d'une division .qui remonte
en tout cas au passe indo-iranien, peut-etre meme deja
a Ia societe indo-epropeenne. Le probleme est, d'abord,
d'examiner Ies noms qui definissent dans I'1nde et dans
l'1ran cette division en castes; ensuite, de voir si, dans
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d'autres
A

societes du groupe indo-europeen, nous pouvons
reconnattre un systeme pareil.

Quand on passe en revue les differentes denomina
ti~ns, on. constate que, pour Ia plupart, elIes s'inter
pretertt directement et ont une signification qui nous
est encore a~cessible. On peut Ie montrer en Ies repre
nant suq:eSSlvement.

Le terme iranien pour « pretre », avestique ii8ravan
a son correspondant en vedique sous la forme atharvan)
qui. a vrai. dire n'est pas tout a fait celIe qu'on atten~
d:alt; ~als Ie~ ?eux mots se superposent sans trop de
dlfficulte, la dIfference de -ar- iranien a -thar- indien ne
cons~i~ant pas un obstacle serieux a Ia comparaison.
Symetrlques sont de part et d'autre les derives : avo
aaau!una-, qu~ ~di~ue la fonction de pretre, et ved. iithar
va1Ja « relattf a 1atharvan »; Ie detail des structures
atteste la concordance des significations initiales. Seule
m~nt l'analyse etymologique de ce nom demeure incer
tame.

On a pense depuis longtemps a expliquer iiOravan
et atharvan- par Ie nom du « feu » qui est iitar en ira
~ien. Si .au ~int de vue formel, Ie rapprochement peut
etre envIsage, on se heurte, pour la notion elle-meme
a une grave difficulte : il n'est nullement certain qu~
~'iiaravan soit Ie pretre du feu. Dans l'1ran mazdeen
tl est charge des ceremonies religieuses' dans I'1nde'
l:atharvan e~t i~vesti de pouvoirs magiques: Cette concep:
tl?n se, depI?I.e , dans Ie recueil d'hymnes magiques
denomme preClsement Atharva-Veda. La fonction du
personnage se partage ainsi : dans l'1ran apparait exclusi
ve~ent Ie cote. rel~gieux, dans l'Inde l'aspect magique.
Ma.l,s on ne VOlt rlen dans son role qui rappelle parti
cuherement Ie feu. II n'y a jamais eu' en iranien une
parente etymologique quelconque entre iitar et ii8ravan .
et, deuxiem~ difficulte, ce nom du feu, avo iitar-, e;t
absolument mconnu dans l'1nde, OU Ie feu comme notion
materielle. et comme figuratio~ mythologique se dit agni-,
terme qUI c~rrespond a~ I~ttn ignis) au v. slave ogn;l.
On ne sauralt donc conslderer comme assure Ie rapport
entre iitar- et Ie nom du « pretre », iiaravan-.

1soM comme il parait l'etre, ce terme doit neanmoins
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remonter a une haute antiquite. Qu'll soit restreint a
l'indo-iranien ne prouve pas une creation recente. D'ail
leurs, Ie donner comme indo-iranien est peut-etre simplifier
Ie probleme, car meme a l'interieur de l'indo-iranien,
comme on l'a vu, les formes ne se recouvrent pas exac
tement. Peut-etre leur rapport n'est-il pas celui de formes
communes, qui auraient ete heritees pareillement de part
et d'autre. Un detail de morphologie suggere une relation
differente et plus precise. En face de vedique atharvan-..
l'avestique presente un radical a variations flexionneIles,
iiOravan- aux cas forts (nominatif, accusatif), aOaurun
(c'est-a.-dire aOarun-) aux cas faibles (genitif, etc.). Si
1'0n pose en iranien une flexion primitive aOarvan- (altere
en iiOravan- sous l'influence de iitar-), genitif aOaruno,
etc., on 'obtient une structure reguliere, alors que 1a flexion
vedique atharvan-, !ztharvana~, ne l'est pas, et semble
re£aite. II se pourrait alors que la forme vedique atharvan
fut un emprunt a l'iranien aOarvan- plutot que son cor
respondant indien. On s'expliquerait mieux ainsi la rarete
relative de atharvan- dans Ie Rig-Veda en face de brah
man-, sa specialisation dans Ie monde des charmes et
des rites deprecatoires, tandis que Ie terme garde .en
iranien sa valeur ancienne comme denomination de classe
sociale.

Pour designer la fonction et la classe des pretres dans
I'Inde, Ie terme consacre est brahman. II souleve un
probleme beaucoup plus difficile encore. La signification
exacte et l'origine de ce mot ont provoque de longs
debats, qui ne sont pas encore clos.

II s'agit en fait de deux formes differenciees par la
place de l'accent, leur genre, leur signification: brahman
(neutre), brahman (masculin), designant Ie premier une
chose, Ie deuxieme un etre. Ce balancement de l'accent,
du radical au suffixe, est un principe de repartition qui,
du fait que Ie ton indo-europ6en garde un role discri
minatoire et phonologique, oppose Ie nom d'action au
nom d'agent.

Que veut donc dire Ie terme si connu brahman? II
est a peu pres impossible de Ie definir d'une fa!;on pre
cise et constante ; dans les Hymnes, il admet une variete
deconcertante de traductions. C'est un ftuide mysterieux,
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une puissance de l'ame, un pouvoir magique et mys
tique; mais c'est aussi un hymne, une pratique reli
gieuse, une incantation, etc. Comment, en consequence,
caracteriser avec queIque exactitude Ie brahman mas
culin, 'c'est-a.-dire « Ie personnag~ investi de brahman »,
qui est aussi designe par Ie derive briihma1Ja ?

II n'y- a rien dans la tradition indienne qui puisse
guider une reconstruction de la forme ou de cette notion ;
ce qui nous manque, c'est un sens concret a quoi accro
cher la diversite des emplois. L'Inde meme ne nous
fournit pas cet indice solide : brahman baigne dans une
signification de caractere mystique; c'est une des notions
sur quoi 1a speculation indienne s'est Ie plus tot exercee,
ce qui en a efface Ie point de depart. L'analyse de 1a
forme n'est pas mieux partagee; l'origine de brahman
est un des problemes les plus controverses de l'etymo
logie indo-europeenne. Depuis pres d'un siecle, 1es rap
prochements les plus varies se succedent et se combattent.
Comme Ie sens fluide de brabman ne se refuse a aucune
sollicitation, l'exegese textueIle des emplois vediques eIle
meme reflete tour a tour ces differentes tentatives ety
mologiques. Rappelons brievement les principales.

On a chercM a rapprocher brahman d'un groupe de
termes rituels indo-iraniens, dont les principaux sont vedi
que barhi~- « jonchee du sacrifice », avestique baraz~l

« coussin », et tout particulierement avo barasman~ « fals
ceau de branchages que Ie pretre tient en main lors du
sacrifice ». On a meme pose expressement l'equation
etymologique ved. brahman- = av. barasman-. Cepen
dant, sans meme insister sur 1a difference de structure
dans 1a syIlabe radicale, point qui n'est pas sans impor
tance l'ecart de sens est si marque en vedique meme
entre' 1a notion de « jonchee sacrificieIle » (barhi~-) et
celIe de brahman- qu'il est vain de chercher ales conci
lier. La technique de l'ob1ation a laque1~e appa,rti~nne~t
barhis- en vedique, barasman- en avestlque n a JamalS
eu a~cun prolongement dans Ie sens abstrait, religieux
ou philosophique, qui est exclusivement celui de brah
man. De fait barasman- n'est en avestique qu'un terme
du rituel sans implication religieuse, designant un ins
trument dont on decrit I'usage avec celui des autres
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accessoires du cuIte. La liaison caracteristique de barasman
avec Ie verbe star- « repandre » a laquelle repond exac
tement la locution vedique barhi!o!; star- « repandre les
jonchees » montre que ces termes n'ont eu des Ie debut
qu'un sens materiel et etroitement technique, OU ils sont
restes confines. lIs n'ont doric rien de commun avec
brahman.

D'une tout autre nature est Ie rapprochement ancien
et qui a joui autrefois d'une grande faveur, entre ved.
brahman- et lat. flamen. On aurait dans cette concor
dance un temoignage des conservations communes a l'in
dien et au latin; un ancien neutre forme au moyen
du meme suffixe -man) latin -men) serait devenu, syme
triquement dans les deux langues, la designation d'un
desservant du cuIte. A quoi s'ajouteraient des correla
tions singulieres dans les fonctions du brahmafJa et du
flamen respectivement. Mais ce rapprochement se heurte
a maintes objections. La comparaison de 1'eIement essen
tiel de la forme, Ie radical brah- en indien et fla- en
latin, fait de graves difficultes; il faudrait poser en
latin * flags-men-) forme malaisee a justifier et dont au
surplus aucun sens precis ne resuIte, ni en italique ni
en indo-europeen. C'est pourquoi Ie rapprochement n'est
plus retenu.

On ne s'attardera pas a rappeler d'autres tentatives,
qui n'apportent rien. Nous estimons qu'aujourd'hui une
donnee nouvelle doit mettre fin a cette discussion. On
dispose maintenant d'un point d'appui pour la determi
nation Qu. sens premier de brahman. C'est Ie corres
pondant iranien qui Ie fournit, depuis qu'une inscription
en vieux-perse nous a fait connaltre Ie mot brazman
qui repond exactement a ved. brahman-. Le sens du
vieux-perse brazman· a ete etabli par W.-B. Henning (1)
qui a montre que brazman donne brahm en moyen-parthe
et en moyen-perse, et que brahm signifie « forme, appa
renee (convenable) », et s'applique soit a l'habit, soit
au maintien et a la conduite.

En effet brazman en vieux-perse se refere au cuIte
et doit indiquer la « forme appropriee », Ie « rite »

(1) Transactions of the Philological Society, 1944, pp. 108 et suiv.
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que ce cuIte exige. Tel sera aussi Ie sens de brahman
en vedique : tous les emplois de ce terme ont en commun
la notion de « forme ceremonielle » dans la conduite
de ~'offrant et dans les operations du sacrifice. C'est
ainsi qu'on definira dans son sens propre Ie terme brahman
qui s'est charge ensuite de valeurs mystiques et spe
culatives.•

En consequence, Ie brahman indien (ou brahmafJa-)
est celui qui assure 1'execution du cuIte dans les formes
prescrites. Telle est la definition qui, au terme de cette
analyse, met en accord la fonction du -personnage avec
Ie sens maintenant assure du terme fondamental vedique
brahman) v. perse brazman. La base conceptuelle est
ainsi posee en indo-iranien, meme si la racine du terme
ne semble pas se retrouver ailleurs.

Nous sommes encore trop mal informes de la reli
gion perse achemenide pour mesurer Ie role du brazman
dans Ie cuIte. II n'y a pas de preuve que ce nom abstrait
ait produit en iranien ancien un nom d'agent qui serait
paralleIe aved. brahman) pour designer celui qui connalt
et accomplit les pratiques cultuelles. C'est une raison de
croile que brahman est une denomination purement
indienne qui a pour equivalent dans 1'Iran un terme
different : l'a6ravan de l'Avesta.

Les noms des deux autres classes sont des derives ou
des composes qui peuvent s'interpreter facilement; ils
ne donnent lieu a aucun probleme aussi complexe que
celui que souleve celui du pretre. Mais chacun se rattache
a une notion importante. A ce titre, ils meritent d'etre
commentes brievement.

On designe la classe des guerriers, dans 1'Inde, par
skr. k!attriya) rajanya. Le premier nom est un derive
de k!attra) « pouvoir », notion qui sera etudiee plus en
detail dans Ie monde iranien (1) ; Ie second, rajan(i)ya- « de
souche royale », du nom du « roi » raj(an)-. Ces deux
noms ne s'appliquent pas a des dignitaires, mais aux
membres d'une classe et les designent par Ie' privilege
attache a leur condition. lIs ne se rapportent pas au

(1) Vol. II, livre I, chap. 2.
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metier des armes; l'un et l'autre evoquent Ia puis
sance, la royaute. Nous lisons dans ces termes si clairs
Ia maniere dont s'est orientee dans l'Inde Ia designation
des « guerriers » : s'il y a liaison entre « guerriers »
et « puiss~ce », c'est que Ie pouvoir temporel n'est
pas l'attribut necessaire du raj.

On verra en effet en examinant Ie concept du rex.
tel qu'il se definit entre la Rome aneienne et l'Inde,
que Ie « roi » n'etait pas dote d'un pouvoir reel (1). Ce
que nous enseignent iei Ies noms de k~attriya et rajanya
est que Ie pouvoir, defini par k~attra et raj(an)-, est
assoeie au metier des armes.

Dans Ia societe iranienne, Ie terme equivalant a k~at
triya est, sous sa forme avestique, ra8aesta-. On rencontre
plus couramment ra8aestar-, forme secondaire analogique
des noms d'agents en -tar (type correspondant au
grec -'tWp, -"''liP et au latin -tor); car * -star·
comme nom d'agent de sta- est impossible; des racines
de sens intransitif, comme sta- « se tenir debout » ne
fournissent pas de noms d'agent. La formation du compose
justifie Ia forme ra8ae-sta- qui signifie : « celui qui se
tient debout sur Ie char », comme Ie correspondant vedi
que rathe!!ha, epithete du grand dieu guerrier, lndra.
Cette representation nous reporte a l'age heroique OU
l'ideal guerrier est exalte, OU ron celebre Ie jeune combat
tant qui, debout sur son char, se lance dans Ia melee.
Telle est Ia figuration indo-europeenne du guerrier noble.
Ce n'est pas a pied, ni a cheval, que Ie guerrier indo
europ6en va au combat. Le cheval est encore un animal
de trait, attele au char de guerre. II faudra une longue
histoire et plusieurs inventions pour que Ie cheval
devienne monture, et Ia conduite de Ia guerre en sera
transformee. Mais Iongtemps apres cette revolution dans
Ies techniques et dans la culture qu'est l'apparition du
guerrier monte, Ie vocabulaire temoignera de la priorite
du char sur I'equitation. Ainsi dans l'expression latine
equo uehi, pour dire « aller a cheval », on continue
d'employer Ie verbe vehere « transporter dans un char» ;
l'aneien verbe qui repondait aIa technique du char a ete

(1) Vol II, livre I, chap. 1.
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adapte a l'usage, nouveau du cheval comme monture.
C~ez Homere eph' hippon ba£no (£cp' L1t1tWV ~a.'vw) si
gmfie non « monter a cheval », mais toujours « monter
sur Ie char ». Le cheval ne sert qU'atteIe au char' monter
a'cheval aurait ete pour un guerrier de rage indo-~uropeen
aussi peu concevable que chevaucher un bceu£ pour des
~euples ~e l'epoque classique. En denommant Ie « guer
ner » par Ie terme « combattant en char» l'Iran est donc
plus fidele que l'Inde a I'ideologie ind~-europeenne de
Ia c1asse des guerriers.

~o?r .Ia t~oi~ieme c1asse, Ie terme indien est vaisya,
qU,1 slgnlfie lttteralement « homme du viJ » soit a peu
pres « homme du peuple ». Le rapport s'etablit ainsi
entre la derniere c1asse et l'appartenance a Ia fraction
sociale dite vis.
. II en est tout autrement dans l'lran, OU Ia designa

tlon complexe et qui n'est pas toujours bien comprise,
se compose de deux mots associes designant une meme
personne : vastryo f$uyant.

_Le premier est un derive de vastra « paturage », d.
vastar « patre ». Ces deux termes (vastra vastar) sont
t~es f~~quents dans I'Avesta et revetent u~e importance
sInguliere. Nous avons eu ailleurs (l) l'occasion d'en
analyser l'etymologie et d'etudier Ie sens qu'ils assument
a. Ia fois dans Ia vie pastorale et dans l'ideologie reli
gleuse de l'Iran ; ils comptent parmi les plus significatifs
de la ~r~dicati?n zoroastrien?e. ~ sec?nd, f$uyant, est
un partlclpe present de Ia raCIne fsu- « elever Ie betail ».
~a c!asse est donc denommee analytiquement par une
Jonctlon de deux mots qui se rapportent, l'un au « patu
rage », l'autre a « l'elevage ».

Vne expression double comme celle-ci releve d'une
cate~or~e de composes connue sous Ie no~ de dvandva.
II s aglt de ~ots. doubles dont les. oeux composants
SO?t en asy?dete, slmplement juxtaposes, l'un et l'autre
sOlt au plunel, soit plus frequemment au duel. Les deux
termes, etroitement. assoc~es, fo:~ent une unite concep
tuelle. Ce type est lllustre en vedlque par Mitra Varuna

(1) Hittite et indo-europeen, Paris, 1962, pp. 98 et suiv.
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II y est fait allusion dans Ie Critias de Platon qui enu
mere:

makhimoi
«(.ta.XL(.tOL)
guerriers

(4) phylakes
(cpuAa.XE<;)
gardiens

georgoi
(yEwpyo£)

cultivateurs

demiouTtgoi
(O'l1(.tLOVPYOL)

artisans

(2) demiourgoi (3) hieropoioi
(0'l1(.tLOVpYOt) (LEP01tOLOL)

artisans pretres

hiereZs
(LEpELC;)
pretres

(1) georgoi
(yEwpyOL)

cultivateur-s

D'autre part, on connait les noms des quatre grandes
tribus ioniennes mises sous l'egide des quatre fils ,d'Ion.
Ces quatre noms propres doivent etre en relation avec
les quatre classes sociales. Malheureusement, ils sont
cites dans un ordre different selon les auteurs, ce qui

Cette division qui embrasse la totalite des hommes
est-elle limitee a la societe indo-iranienne? On peut
penser qu'elle est tres ancienne et qu'elle remonte au
passe indo-europeen. De fait, elle a laisse ailleurs des
traces. Nous signalerons en particulier, en Grece, les
traditions legendaires sur la premiere organisation de la
societe ionienne. II en reste un reflet dans Ie mythe relatif
aux fils d'Ion, l'eponyme de la race. Une legende (rap
portee par Strabon, 383), attribue a Ion la division de la
societe en quatre classes :

perse achemenide de Darius l'expression d'une priere
pour detourner du pays trois calamites : dusiyilril « la
mauvaise recolte », hainil « l'armee ennemie », draugil
« Ie mensonge », c'est-a-dire la perversion dans l'ordre
mbral et religieux. Ce n'est pas la une formulation de
hasard. Ces trois calamites repondent a un ordre neces
saire : l~ premiere, la « mauvaise recolte », ruine Ie
cultivateur, la deuxieme, l'attaque ennemie, frappe Ie
guerrier ; la troisieme, Ie « mensonge », atteint Ie pretre.
On retrouve ici, transposee en trois especes d'infortunes,
cette meme hierarchie' des trois classes que nous avons
vu affirmee par les noms de ses representants. La societe
ne peut se concevoir, l'univers ne peut etre denni que
sous cette ordonnance triple.

Pour bien mesurer l'importance de cette classification
triple, i1 faut observer qu'elle ne s'applique pas seule
ment aux groupements humains. Elle s'etend a des ensem·
bles de concepts qui sont ainsi mis en relation avec les
classes. On peut ne pas la reconnaitre a premiere vue;
elle se revele indirectement, dans des expressions peu
significatives en apparence, mais qui retrouvent leur sens
une fois rapprochees des conceptions proprement sociales.
Un exemple Ie montrera. On lit dans une inscription
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qui unifie les deux dieux j~taposes; dyilVil prthivi
(dyaus/prthivi) « ciel-terre » ou encore miltil-pitaril(u)
« les deux, pere et mere ». Le dvandva subsume l'uni
cite du concept en ses deux especes distinctes. II peut
egalement prendre des formes plus laches et associer
deux qualifications. Par exemple, en latin, l'expression
Patres conscripti n'a de sens que si on y reconnalt
deux substantifs juxtaposes, patres d'une part, cons
cripti de l'autre; soit deux groupes de personnes, inde
pendants a l'origine, qui constituaient ensemble Ie Senat
C'est une expression du meme type que nous avons
ici en iranien : Ie vilstryo et Ie jSuyant, sont deux especes
differentes : l'un s'occupe des paturages, l'autre a charge
du betail. Puis, comme l'un et l'autre font partie d'une
classe unique, un terme unitaire servira a les designer :
vilstryo jSuyant. Cette classe iranienne a une denomi
nation fonctionnelle et explicite, en contraste avec Ie
terme indien vaisya, qui indique simplement l'appar
tenance a la tribu.

Pour etre complet, i1 faut mentionner une quatrieme
classe qui apparait dans les enumerations plus recentes.
Dans l'Inde, Ie quatrieme etat est appele sudra, dont
nous ne savons pas Ie sens etymologique; i1 s'applique
aux gens de la plus basse categorie, ethniquement melee,
gens sans profession bien dennie, ni fonction precise.

Dans l'Iran aussi, apres les trois classes traditionnelles,
un texte mentionne la huiti, terme qui paralt signifier
« occupation, metier » et qui s'applique a des artisans.
On ne peut savoir de quand date cette nouvelle diffe
renciation sociale, qui institue une classe distincte avec
l'ensemble des artisans.
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Cette analyse peut ttouvet aussi confirmation dans Ie
monde italique, notamment dans les Tables Eugubines,
titue! formule en langue ombtienne a l'usage des pretres
Atiediem d'Iguvium (Gubbio), en Ombrie.

Ces Tables decrivent Ie ceremonial de la lustration
annuelle qu'accomplissent les prettes, et qui consiste en
une circumambulation autour du tertitoire de la cite.
La procession est coupee de stations a chaque porte de
la ville, chacune donnant lieu a des oblations et a la
recitation de formules. Or dans les prieres qui sont repe
tees en forme de litanies, reviennent certaines expres
sions qui meritent d'etre analysees. Elles appellent la
protection divine sur des etres ou des choses qui sont
enumeres en six noms consecutifs, repartis en trois groupes
de deux:

Aigikoreus on est frappe de la ressemblance de ce com
pose avec aigfs) 1'« egide » d'Athena. II faut savoir
que les quatre classes etaient respectivement en rapport
avec Zeus, Athena, Poseidon et Hephaistos. Nous pou
vons assigner les deux dernieres classes aux deux derniers
dieux, H6ples comme « artisans » a Hephaistos, Argo
des comme « cultivateurs » a Poseidon, leque! a l'agri
culture dans ses multiples attributions. 11 resterait les
deux classes attribuees a Zeus et Athena; a cette der
niere se rattacherait alors Aigikoreus. Quant a Geleon}
on rappellera qu'il est sous Ie patronage de Zeus d'apres
une inscription (I. G. IF, 1072) mentionnant Zeus
Geleon. Ce temoignage associe au dernier terme Ie seul
nom divin disoonible, celui de Zeus.

Assurement: il s'agit de survivances qut n'etaient plus
comprises a l'epoque OU cette tradition a ete recueillie,
et d.ont l'interpretation demeure hypothetique. Cepen
dant, la maniere dont les personnages se distribuent les
activites sociales est conforme aux traditions explicites
de l'Inde et de l'Iran. La quatrieme activite est artisa
nale, comme dans l'Iran. Enfin, cette distribution est
reglee par un ordre divino On peut done penser qu'ici
survit sous un aspect Iegendaire la vieille division sociale
et que c'est deja une raison de la poser comme indo
eutopcenne, et non pas seulement comme indo-itanienne.
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H6ples
("07tAT)c;)

Aigikores

Argades
(ApyaoT)C;)

Gedeontes

Herodote V, 66 :

Geleon I Aigikorees
(rEAEWV) (AtY~XOPEE~Y

Euripide, Ion 1579-1580
Geleon I H6pletes

Plutarque, Solon 23 :
Hoplitai I Ergades
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trouble la comparaison et empeche de faire coincider
immediatement chaque nom avec une des quatre fonctions.

La tradition de ces noms a ete adaptee a l'interpreta
tioll; it est clair, par exemple, que Plutarque entend
designer les guerriers, les artisans, les agriculteurs, les
chevriers. Neanmoins cette liste onomastique doit bien,
en gros, recouvrir les quatre classes. On peut tenter
de fixer quelques correlations, mais d'abord it fautse
degager de l'interpretation de Plutarque - trop claire
pour etre autre chose qu'un remaniement tardif de termes
qui n'etaient plus compris.

H6pletes (h6ples) est connu par plusieurs inscrip
tions : ainsi aMilet (ve siecle) hoplhhon (o7tA1}Bwv) gen.
plur. avec variante graphique; en Dacie, on rencontre
une phyle hoplefton (cpUAl) CJ7tAEL'tWV). Le nom est sans
doute a rapprocher de h6plon) plurie! h6pla non au sens
de « armes » qui est derive, mais au sens propre d' « ins
truments,outils ». Nous aurions done ici des artisans.

Argades (confirme par des references epigraphiques de
Cyzique et d'Ephese comme nom donne a une khiliostus)
groupe de mille hommes) evoque Ie nom d'Argos dont
nous savons Ie sens : Argos signifie 'to m:oLov « sol,
plaine » dans la langue des Macedoniens et des Thessa
liens, d'apres Strabon. Argades} par reference au sol,
designerait done les cultivateurs. Telle est la deuxieme
identification qu'on peut faire avec quelque 'vraisem
blance.

Geleon et Aigikoreus correspondraient alors aux fonc
tions nobles, dont on s'attend bien a ce qu'elles soient
en tete, comme e!les apparaissent chez Herodote. Pour
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nerl arsmo ueiro pequo castruo Iril

Le premier terme ner-I (accusatif pluriel de ner), corres
pond au sanskrit nar, au grec anh (av1)p) : ce sont les
hommes de guerre, les chefs; arsmo est Ie terme desi·
gnant les rites, Ie sacre; ueiro = lat. uiros « les
hommes »; pequo = lat. pecus « Ie betail .»; castruo
qui repond a lat. castra designe Ie territoire cultive, les
champs; Iri-I = lat. Iructus. Nous avons done: les chefs,
les pretres; les hommes, les troupeaux; les champs,
les produits du sol; trois groupes de deux mots ou, peut
on dire, trois dvandva successifs. L'un de ces dvandva
ueiro pequo « hommes-betail », se retrouve en iranien,
dans l'Avesta, sous la forme pasu vira « betail-hommes » ;
cette correspondance, remarquee depuis longtemps, illustre
l'antiquite du rite et de la formulation meme des Tables
Eugubines.

Chacun de ces trois groupes interesse respectivement
une zone de la vie sociale : d'abord, les pretres et chefs,
ensuite : l'homme et les betes, enfin : la terre et ses
produits.

Cette division, quoique repartie d'une maniere un peu
differente, correspond au schema ancien, avec un elar
gissement. On ne mentionne pas seulement la societe
des hommes, mais les produits du sol. Cette addition
mise a part, Ie principe de classification reste Ie meme ~

les pretres, les guerriers, les cultivateurs (hommes et
troupeaux).

Nous nous bomons a enumerer les preuves de cette
organisation sociale, la ou ces preuves consistent en
termes specifiques ou en donnees onomastiques. Les
autres indices qu'on peut tirer d'une etude des religions
ou des mythologies demeurent hors de notre propos. Au
surplus, c'est Ie domaine auquel M. Georges Dumezil
a consacre des travaux fondamentaux, trop connus pour
qu'on les rappelle ici (1).

(1) Voir notamment L'ideologie tripartie des Indo-Europeens (Bro
xelles, 1958) et La religion romaine archaique (Paris, 1966) au est
annoncee une refonte des ouvrages anterieurs, dont Jupiter, Mars, Qui
rinus (Paris, 1941).
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chapitre 2

les quatre cercles de 1'appartenance sociale

Sommaire. -' De caractere fonetionnel, Ia tripartition etudiee
au chap. 1 ne se confond aucunement avec Ies cercles d'appar
tenance, divisions politiques aftectant Ia societe considb-ee dans
son etendue. lei, l'anden iranien a conserve quatre termes desi
gnant respeetivement la « famille ", Ie « clan ", Ia « tribu ",
Ie « pays l>. Mais Ie comparatiste a souvent beaucoup de peine
a retablir avec precision Ia valeur aneienne, indo-europeenne, de
ces termes.

L'etude attentive de la raetne * dem- - qui fournit Ie nom de
la petite unite (ir. dam-), de Ia « maison ,. comme entite sociaIe
(lat. domus, gr. hom. d~) - conduit a Ia distinguer des racines
*dem(lJ) « constroire ,. et *dom(lJ) « dompter ,. auxquelles Ies
dictionnaires l'associent d'ordinaire. Quant au changement de
sens qui s'observe en plusieurs langues de « maison-familIe • a
« maison-edilice ., il rellete un changement social : Ie fraction
nement de Ia grande familIe qui, a une societe stroeturee seIon
Ia genealogie, fait succeder peu apeu une societe subdivisec seIon
1& geographie.

II faut done separer gr. damos « constroction, maison •
et lat. domus qui designe, non l'edifice, mais Ie « chez soi ,.
comme entite sociale incamee par Ie dominus. Par suite,
domus entre dans des couples contrastes dont Ie deuxieme terme
designe ce qui est hors du cercle domestique : domi militiae'lue,
domi : peregre, domesticus : rustieus j Ie couple domi : foris
«- chez soi : dehors ,. fait apparaitre Ie nom *dhwer- de la
« porte ,. comme designant la frontiere, vue du dedans, entre
Ie dedans et Ie dehors.

En face des termes iraniens, Ies mots homeriques pour « fa
mille ", « clan ", « tribu • - genos, phr~tre, phulon 
attestent a Ia fois renouvellement lexical et conservation politique.

Enlin si au n6m iranien du « pays ,. - dahyu - correspond
en skr. Ie nom de « l'esclave etranger », dasyu, c'est parce que
Ies lraniens designent naturellement leur peuple, vu de l'int6
rieur, par un derive de daha « homme », tandis que pour les
lndiens ce meme dahyu vu de l'exterieur, apparait necessairement
comme « esclave-etranger » : ainsi se trouve a nouveau illustree
l'importance de l'opposition dedans-dehors.

L'organisation tripartite qui vient d'etre decrite eta
blit, au sein de la societe, des classes de fonction; elle
ne revet pas un caractere politique, sinon du fait que
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la classe sacerdotale, etant la' premiere, determine la
hierarchie des pouvoirs. L'organisation proprement sociale
repose sur une classification toute differente : la societe
est consideree non plus dans la nature et la hierarchie
des classes, mais dans son extension en queIque sorte
nationale, selon les cercles d'appartenance qui la con
tiennent.

C'est dans l'ancien Iran que cette structure est la plus
apparente. Elle comporte quatre cercles concentriques,
quatre divisions sociales et territoriales qui, procedant
de l'unite la plus petite, s'elargissent jusqu'a englober
l'ensemble de la communaute. Les termes qui les desi
gnent sont :

1) dam-, damana-, nmana- (formes equivalentes qui
se repartissent seIon l'age des textes) « famille » et
« maison ». La deuxieme forme, damana-, est derivee de
la premiere, dam-, par suffixation; et damana- aboutit
phonetiquement a nmana- ;

2) au-dessus, VIS « clan », groupant plusieurs familles ;
3) au-dessus, zantu « tribu », proprement « l'ensemble

de ceux qui sont de merne naissance »;
4) enfin, dahyu, qu'on peut rendre par « pays ».

A cote de chacun de ces termes iraniens, on peut mettre
Ie terme correspondant en sanskrit : dam « maison »
(av. dam-),o vis- « communaute, peuple » (av. VIS-),o
;antu- « creature » (av. zantu-). Au quat;i~me terme,
avestique dahyu- « pays »,. correspond vedique dasyu
qui, dans des circonstances qu'on essaiera de preciser,
a pris Ie sens de « population barbare et ennemie ».
Mais nous ne trouvons pas dans l'Inde une liaison orga
nique entre ces quatre denominations. Elles ne se rejoi
gnent plus. Le schema ancien est deja altere. La societe
iranienne a ete plus conservatrice.

La meme observation vaut pour les langues classiques.
Nous avons materiellement les correspondants des trois
premiers termes : gr. d6mos (o611oc;), lat. domus,o gr. woi
kos (wo'i:xoc;), lat. UlCUS; et gr. genos (YEVOC;) (neutre en -s),
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lat. gens (feminin en -t;, donc latin * genti- en face de
* gentu-, prototype du terme iranien). Mais dans Ie monde
classique non plus que dans l'Inde, ils 'ne constituent une
serie. La correspondance n'est qu'etymologique. En gree
et en latin, ces vocables herites ne s'ordonnent pas comme
en iranien. lis ne se recouvrent meme pas entre Ie latin
et Ie grec. Loin de constituer deux unites sociales dis·
tinctes, gr. d6mos et (w)oikos signifient pratiquement la
meme chose, « maison »; ce sont des .raisons
d'epoque, de dialecte et de style qui font apparaitre l'un
plutot que I'autre. En latin, nous ne retrouvons pas
non plus la structure iranienne : ulcus n'est pas Ie degre
superieur de domus,o c'est autre chose. que la VIS ira
nienne, autre chose aussi que Ie (w )oikos grec.

En outre, en Grece et a Rome, aux termes qui appar
tiennent a cette ancienne serie s'ajoutent des mots nou
veaux, etrangers a l'indo-iranien, gr. phuli (cpu).1)) et
lat. tribus.

On peut neanmoins tenir pour assure que la nomen
clature iranienne des divisions sociales vient du passe indo
europeen. Les quatre termes cites de l'iranien ancien
reparaissent dans les mots composes designant Ie « chef »
(pati) de chaque division : dmana-paiti, vis-paiti, zantu
paiti, dahyu-paiti. Cette hierarchie, car e'en est une, etait
fortement enracinee; eIle a subsiste dans Ie meme ordre
en moyen-iranien malgre l'evolution du vocabulaire
et de la langue: manbed, visbed, zandbed, dehbed. C'est
qu'elle remontait haut dans Ie temps. Nous la decou
vrons pour deux de ces termes dans un etat anterieur a
l'iranien et sous la meme forme de composes. Av. damana
pati- a son parallele ala fois dans ved. dam-pati- « maitre
de maison » et en gree dans desp6tes (OECT1t6"t'T)c;), et avo
vis-pati- « chef de clan » a la fois dans ved. viS-pati
et dans Ie lituanien vel-pats « chef de clan » d'ou. « sei
gneur ».

Le groupement de ces denominations montre comment
eIles s'ordonnaient. II faut maintenant les considerer suc
cessivement et definir chacune d'eIIes dans sa particularite.

Le nom de la « maison » qui vient en premier, est
un des mieux connus du vocabulaire indo-europeen. De
plus, il est lie a une racine verbale d'une maniere qui
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semble immediatement comprehensible et satisfaisante.
La forme iranienne dam- se rattache en effet a la famille
de latin domus. Si en latin domus (feminin) est un
theme en -u-, nous savons,par Ie temoignage indirect
du latin meme, qu'it a coexiste avec un ancien theme
masculin en -0-, car c'est * domo- qui est suppose par
Ie derive dominus,. la forme grecque domos Ie confirme.
En gree, a cote de domos « maison », nous avons Ie
feminin dome (OOI-J:i)) « batiment » et Ie nom d'agent
* domos (* oO!J.oc;) avec Ie ton sur Ie suffixe, qu'on
trouve en composition dans oiko-d6mos (otxo-oo!J.OC;)
« celui qui batit la maison ». La forme thematique est
connue aussi par ved. dama- « maison ». Comme theme
en -u-, a cote de latin domu- et de vieux slave domu,
on comptera Ie derive adjectif vedique damu-na~ « domes
tique, (protecteur) de la maison », ainsi que Ie compose
armenien tanu-{ter) « (maitre de) maison ».

Aussi bien * domo- que * domu- sont tires d'un ancien
nom-racine qui peut avoir les formes * demo, * dom-,
* dm-, * d1?J-. II apparaIt en forme libre ou en compo
sition dans I'expression skr. patir dan et dam-pati~, avo
dang paitis (ou dang represente * dams) « maitre de mai
son », a laquel1e repondent en grec desp6tes et despoina
(OiCT1tOwa). Ces deux composes grecs ne sont plus analy
sables a date historique, mais les elements se laissent
reconnaitre separement et ensemble : -potes (-1to"tTlC;) et
-poina (-1towa) representent respeetivement I'ancien mas
culin * poti « maitre » et l'ancien feminin archaique
* potnya « maitresse »; Ie compose des-poina a pour
correspondant en vedique dam-patni « maitresse de mai
son ».

II y a d'autres temoignages de ce nom-racine * dem
en grec. Telle l'expression homerique hemeteron do
('i}!J.E"tEPOV ow) « notre maison », ancien * dom (comme
armenien tun « maison ») qui a ete elargi plus tard en
doma. On admet en general que damar (oeXlJ.C1p) « femme
legitime » appartient a la meme famille, et on l'analyse
en dam- « maison », et oar de la racine de apap£CTxw,
« ordonner, arranger »; Ie sens est done « celle
qui administre la maison ». Le degre zero de * demo.
c'est-a-dire * dm-, est habituellement reeonnu dans home-
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rique meso-dme ((..L£CTOO!J.Tl), en attique mesomne (IJ.ECTO!J.VTJJ
qui designe la poutre centrale unissant deux mon~
tants, deux piliers a l'interieur de la maison. En outre
nous avons * dm-ou- dans dm6s (o!J.We;) « serviteur .,:
genitif dm06s (o!J.woc;), feminin dmoe (o(J.W1)) « servante ;
en tant que celui ou celle qui est de la maison.

Tout Cel: ensemble de formes nominales est rattach6
traditionnellement a une racine verbale * dem- « batir ».
Les formes de * dem- attestent ce qu'on appelle une
racine disyllabique : * dem-a- et * dma, gree demo (OEIJ.W),
padait passif dedmetai (oEo!J.Tl"tat), d. neodmatos (VEO
o!J.a"toc;) « construit recemment », demas (ol!J.ac;)« forme,
apparence corporelle », proprement « structure ».

Des differents themes de cette racine, on tire plusieurs
formations nominales. Notamment, avec suffixe -ana-,
les derives indo-iraniens, avestique damana-, vieux-perse
*mana-, vedique mana- (de * dmana-) ; avec suffixe -ro
le germanique * dem-ro-, anglo-saxon (et anglais) timbe;
« bois de construction », all. Zimmer « charpente »,
puis « chambre », ainsi que l'ancien verbe denominatif
got. timrjan « charpenter, construire ».

Enfin, on admet que cette meme racine * dem- « cons
truire » a produit, outre Ie nom de la « maison », un
verbe derive de ce nom, et signifiant « dompter », verbe
represente par latin domare, grec damao, etc. Le lien
de sens serait « attacher (un animal) a la maison, domes
tiquer ».

Tout cet ensemble etymologique est mis dans les die.
tionnaires recents sous une seule et meme rubrique * dem
et ordonne a partir de la notion de « construire » ; toute
fois Meillet s'exprime avec quelque reserve sur Ie rapport
morphologique entre * dem- « construire » et dem
« maison ».

A premiere vue, cette grande reconstruction etymolo
gique, ou entrent un grand nombre de formes prises a
toutes les langues de la famille, ne souleve aueune dif.
ficulte majeure. Les liaisons supposees entre les notions
sont au moins plausibles. On peut meme trouver naturel
qu'un nom designant la « maison » et commun apresque
toutes les langues precede d'une racine verbale egalement
ancienne signifiant '« construire ». II s'ensuit que
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la premiere unite sociale;' la « maison » ou la « famille »,
devrait son nom ala technique materielle du charpentage.

Mais il ne su~fit pas, pour qu'une. demonstration soit
acquise, qu'elle ne heurte pas la vrmsemblance. Chacun
des groupes lexicaux mis ainsi en liaison reveIe, ~
l'examen des particularites de forme et de sens qUI
apparaiss~nt originales et irreductibles, et qu'il faut
mettre en lumiere, avant de les confronter. Seule cette
analyse prealable autorisera un jugement sur. l'appar~n.
tement genetique des formes. La methode comparatlve
est ici mise a l'epreuve sur toute 1'etendu~ de notre
recherche. Nous reprenons donc a la base les donnees
de cette comparaison pour les decrire dans leurs carac
teristiques propres.

Si nous examinons Ie nom de la « maison », nous ne
tardons pas a observer que domus 'en latin et d6mos
en grec qui semblent, mise a 'part la difference morph~
logique des themes (lat. -u- : grec -0-), se recouvr~r

completement, different amaints egards dans leurs ;m~~01.s
lexicaux. Chez Homere, d6mos est accompagne dept
thetes descriptives; la maison est « grande, haute, bien
construite, large », etc., elle ales caracteristiques ~'une
construction' Ie d6mos comporte un vestibule qUI est
denomme pr6domos « partie anterieure du d6mos ». Rien
de pareil en latin OU domus n'admet aucune qualifica·
tion materielle et ne designe jamais un edifice. Inverse
ment, domus signifie toujours « maison » au sens
de « famille », ce qui est entierement etranger a
gr. d6mos. De plus, certaines formes casuelles de lat.
domus sont fixees en fonction adverbiale : domi, domum,
domo. En grec, ces emplois adverbiaux sont impossibles
avec d6mos et d~ma,. ils existent bien, mais avec oikos ,.
on a respectivement, en face de lat. domi, domum, domo,
gr. otkoi (OLXO~), otkade ou oik6nde (oLxaoE, olx6\10E),
otkothen (OLXOeE\I).

Dans Ie meme ordre d'idees, nous observons que domi;
domum, domo, signifient seulement « chez soi », sans
ou avec mouvement, comme point d'arrivee ou comme
point de depart. Ces adverbes opposent Ie « chez soi » a
ce qui est dehors (loras, loris) ou a1'etranger (peregre) ou
encore les occupations habituelles, les travaux de la paix,
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dom;, ala guerre, militiae. De pareilles representations ne
seraient guere conciliables avec Ie nom de la « maison »
si on devait Ie prendre comme « construction ». II es;
clair que ces emplois adverbiaux supposent une signi.
fication morale et non pas materielle de domus.

Considerons a present la relation admise entre domus
et une racine * dem- « construire ». Si la « maison »
etait simplement la « construction », on s'attendrait a
trouver un verbe * dem- en latin. M:ais Ie cor
respondant du verbe grec demo « construire » est absent
du vocabulaire latin, ce qui eloigne encore domus de
gr. d6mos. L'ecart entre les deux langues et la distance
entre les deux notions ressortent a plein si 1'0n met en
presence les expressions pour « construire (une maison) ».
Le grec a un verbe oiko-dometn, denominatif du compose
oiko-d6mos « constructeur de maison », OU on notera
que Ie nom d'agent de * dem- a pour regime oikos et
non d6mos. Quel est l'equivalent latin de oikodomein ?
C'est Ie ve~be co.mpose : aedificare. Ainsi agr. -dometn
repond lattn facto et non un verbe de meme racine'
a oiko- repond, non domus, mais aedes. La formatio~
de aedificare est donc une preuve evidente que la valeur
propre de domus n'a rien de commun avec celle de aedes

, d Jet que, en consequence, . omus ne peut avoir ete un
terme d'architecture. S'il faut une confirmation on la
trouve hors du latin et du grec dans un troisiem'e verbe
compose de meme sens; en osque, « construire » se
dit : trtbarakavum (infinitif en -um). Ce verbe est forme
de trUb- (= treb-) « maison » et ark- « enfermer, retran
cher » (d. lat. arceo). Ce doit etre en osque un calque
du grec oikodometn realise comme nombre d'autres
emprunt~ osques, sous l'i~fluence de. la civilisation grec
que. Mats en osque ausst, la « matson » materielle a
une denomination particuliere *treb.

Nous avons done dans ces trois langues un verbe indi
quant la construction materielle qui est compose avec Ie
nom de la« maison » ; or ce nom n'est jamais tire de * dem
« construire ». C'est un nouvel indice marquant la dif
ference entre Ie sens qu'on avait reconstruit pour domus
et Ie sens effectivement constate.

Le probleme des lors se precise en latin. Deux sub-
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stantifs, aedes et domus, peuvent egalement se traduire
par « maisoq. », mais its ne s'equivalent pas, et its dif
ferent grandement par leur derivation. Aedes « maison;
temple » en tant que construction, a donne lieu au derive
aedilis, magistrat veillant a la construction des maisons
et plus specialement des temples. De domus, it n'y a
pas de derive comparable: * domilis n'existe pas. Inver
sement, deux derives sont particuliers a domus : 1) domi
cilium dont Ie second terme est derive lui-meme
d'un ancien -cola, tel qu'il figure dans agricola,. or
domicilium « siege de la domus » indique la
maison en tant que residence-et non en tant que cons
truction; 2) dominus, terme social. Pour nollS, domus
et dominus sont des mots differents; mais les Latins
les sentaient comme fortement lies. Par exemple, avec
un de ces jeux etymologiques que les vieux poetes latins
aimaient : « 0 domus antiqua, heu quam dispari domi
nare domino » ; chez Ciceron : « domus erat non domino
magis ornamento quamciuitati » jusqu'a Saint-Jerome :
« ~n naui unus gubernator, in domo unus dominus. » Or
Ie dominus n'est nullement responsable de la construc
tion de la maison.

·Enfin, les emplois meme de domus en latin excluent
toute allusion a une construction : frequents avec des
possessifs, domus mea, apud me domi, its indiquent tou
jours Ie « chez soi ». De la vient que Ie tour aliquid
est mihi domi « j'ai quelque chose chez moi » equivaut
a « je possede ». Ainsi chez Plaute, cui argentum domi
est « celui qui a de l'argent (a lui, chez lui) ». Tous ces
traits caracterisent domus comme notion familiale, sociale,
morale, nullement materielle.

Chez Caton, nous lisons une antique priere adressee
a Mars lors de la lustration du champ. Elle consiste en
formules archaiques, transmises a travers les generations,
et reproduites litteralement. L'offrant, apres avoir accom
pli Ie rite, appelle la protection de la divinite mihi,
domo familiaeque nostrae. Ainsi la domus prend place
entre la personnalite meme du sacrifiant et sa familia.

Quand, chez Virgite, Enee s'ecrie en debarquant : Hic
damus, hie patria est, il joint domus et patria dans leur

300

LES QUATRE CERCLES DE L'APPARTENANC~ SOCIALE

appartenance commune a la sphere des notions sociales
et morales.

Mais Ie terme Ie plus important a definir, parce qu'it
definit lui-meme domus, est Ie derive dominus. Sa for
mation particuliere merite qu'on s'y arrete. Le theme est
domo-, • non domu- j la formation est singuliere, avec
-no- en suffixation secondaire, c'est-a-dire appliquee a
un substantif existant deja dans la langue. Le procede
n'est pas si commun. On rencontre ce suffixe dans une
petite serie de mots dont la signification est instructive :
d'abord, tribunus, qui est a tribus ce que dominus (pro
venant de * domo-no-) est a domus. En outre, la forma
tion comprend quelques noms propres, tous noms divins.
Portunus est Ie dieu charge de la protection des ports
et des richesses qui s'y accumulent, il a pour son service
un flamen portunalis et des fetes lui sont consacrees,
les Portunalia. Son nom fait de lui Ie dieu du portus,
proprement l'embouchure et aussi Ie passage des Reuves.
Neptunus n'est plus analysable en latin meme; mais
nous pouvons restituer par la comparaison un substantif
* neptu- (theme en -u), qui doit signifier « humidite.
element aqueux ».

La formation de Fortuna demande une explication. On
volt dans l'expression traditionnelle, mais assez peu claire,
forte fortuna « par hasard », que fors et fortuna cons
tituent une seule locution, mais sans qu'on discerne
au premier abord comment les deux mots sont coor
donnes. Fors est un ancien * fort;", representant * bhr-ti-,
nom d'action de la racine de fero,. it faut se rappeler
que cette racine * bhr- ne signifie pas simplement « por
ter », mais bien pluto! « comporter » et « emporter »,
de sorte que fors est 1'« action de comporter » et « ce
que Ie sort comporte ». De son cote, Fortuna n'est pas
un simple doublet de Fors,. c'est un adjectif qui qua
lifie Fors et la precise en meme temps. La Fors Fortuna
est la Fors (divinisee) de * Fortu- ; cette forme * fortu est
confirmee par l'adjectif fortuitus. En tant que personnalite
feminine Fortuna est a * fortu comme Portunus a portus.

Enfin Tiberinus, figure de la vieille mythologie romaine.
D'anciennes prieres invoquent Pater Tiberinus, dieu dont
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Ie nom est derive de Tiberis, Tibre. Cette formation
secondaire en -nus comprend done un certain nombre
de noms de divinites regnant sur un element ou une
fgrce, et deux termes qui designent une fonction sociale,
dom~nus et tribunus.

Cette particularite lexicale prend toute sa valeur quand
on constate qu'hors du latin Ie meme suffixe est employe
dans les memes conditions. En germanique ancien, nous
avons un groupe de mots ainsi suffixes qui comporte, tout
comme en latin, d'une part des noms de fonctions sociales,
de l'autre des noms propres : piudans, nom du roi en
gotique, represente un ancien * teuta-nos, qui signifie
« chef de· la * teuta », de la tribu, la communaute;
gotique kindins « chef de dan », issu de * genti-nos,
chef de la « gens ». En combinant les temoignages d'au
tres dialectes germaniques, on obtient encore * druxti
nos, v. is1. drottinn « chef de troupe », d. anglo-saxon
dryhten,. Ie terme de base est drott « troupe » en vieil
islandais. Ce type de formation reparait en v. islandais
dans Herjan, surnom du dieu Odin, qui est forme sur
herr « armee ». Le prototype est * koryo-nos qui rap
pelle gr. koiranos « chef ». Certains de ces termes sont
entres dans 1'onomastique personnelIe, meme hors du
germanique, comme gaulois Toutonos, illyrien Teutana
ou gaulois Coriono-totae.

Mais il est un nom beaucoup plus celebre qui entre
dans cette serie, celui du grand dieu de la mythologie
germanique, Wodan (Wotan, Odin). La forme du mot
suppose un germanique W oda-naz (derive en * -nos)
construit sur un terme * wooa-, forme ancienne de l'all.
W ut « fureur ». Le probleme est seulement d'interpreter
ce nom. Dans ces suffixations secondaires en -nos, Ie
terme radical designe en general une collectivite, une
fraction sociale. Pour qu'une notion abstraite comme
* wooa tienne cette place, il faut transposer 1'abstrait
en collectif et entendre wooa comme « les gens possedes
par la fureur ». Cette interpretation n'est pas sans appui,
sinon dans la langue, du moins dans les conceptions
de la mythologie ancienne. La notion serait celIe de la
Chasse sauvage connue dans les litteratures du Moyen
Age; tme troupe, celIe des morts, qui, une fois par
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an, r~vient,. concluit~ par un chef, faire un grand tour
paron ~es VIvants, devastant tout sur son passage; puis,
pourswvant sa course, elle disparait dans l'au-de1a..
~otan-O~ en serait done Ie chef. C'est une hypo
these plauSIble. On remarquera d'ailleurs qu'elle s'ac
corde avec Ie surnom cite de Wodan : v. is1. Herjan,
propreme~t « chef d'armee », d. got. harjis « armee »,
all. Heer (1).

Voila, pour illustrer la fonction des derives en -no
u~ ensel?ble de faits assez considerables, et qui porten~
10m, maiS on n'y peut retrouver identiquement la notion
de chef. Pour que1ques-uns, cette traduction convient
bi~n : lat. Portunus est en effet Ie maitre des ports, et got.
pludans, ce1ui du peuple. II est plus difficile d'interprett:1:
de la meme maniere Ie nom de Neptu-nus. La relation entre
Neptunus et 1'element liquide ne peut pas etre trans
posee telle queUe dans Ie domaine social. En fait il
s'agit non pas d'une autorite exercee, mais d'une in~ar.
nation : Neptunus incarne l'element liquide, Ie repre·
sente. On peut alors dire que, de meme, Ie Piudans
incarne son peuple. II faut bien entendre cela qui tient
a la nature meme de l'institution. Nous disons ici « in
carner », en rapport avec la maniere dont Ie roi etait
designe chez les peuples indo-europeens de l'Europe cen
trale et occidentale. II n'etait pas roi de naissance, mais
par election; il etait pris au sein du peuple, dit Tacite.
De meme, dans l'Inde, l'assemblee doit choisir, a 1'in
terieur d'une certaine dasse, celui qui la representera.
Vues sous cet aspect de representation, d' « incarnation»
de la notion de base, les deux series de mots formes
avec ce suffixe -nos se rapprochent 1'une de l'autre. On
peut en elargir encore l'inventaire. II y a ailleurs des
derives secondaires en -no,. ainsi Ie nom grec de la
« Iune » Sellne (I:d:x]vt'} < oJ< O"£A.(ur.va), derive de setas
« eclat (lunaire) », est un suhstantif forme de la meme
maniere que lat. tribunus ou got. ,biudans. On vena
dans Selene 1'incarnation meme de la luminosite
particuliere de la lune. Ainsi pour.rait etre unifiee dans

(1) a. ci-dessus, p. 112 s.
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son principe cette derivation, qui s'est ensuite specialisee
et a laquelle on doit les noms des chefs de fractions
sociales.

Nous sommes par la ramenes a la formation de domi
nus. Le personnage dit dominus a autorite sur sa domus :
ilIa represente, ill'incarne. Et nous voila, une fois encore,
conduits a la meme conclusion quant au sens de domus.
II ne designe pas la maison comme construction materielle.
C'est dans uneconception exclusivement sociale et morale
de domus comme groupe humain que domus et dominus
peuvent trouver leur explication respective et que s'eclai
rent leurs rapports.

Ceci est appuye par Ie sens d'un autre derive, domes
tieus, dont la formation est parallele a celIe de * rowes
tieus (>rustieus), si meme elle n'en est pas un decalque.
L'adjectif domestieus qualifie ce qui appartient a la maison,
et s'oppose a ce qui est etranger; il n'implique aucun
rapport avec la forme materielle de la maison.

Devons-nous alots supposer que Ie latin aurait trans
forme en notion sociale une signification materielle qu'il
aurait heritee et qui serait a la base du latin domus?
Une telle transformation, si elle avait eu lieu, n'aurait
pu etre totale ; elle eut laisse des traces dans Ie monde
romain meme. Mais on ne voit nulle raison de la supposer.
Nous pensons qu'il y a continuite sans rupture entre Ie
sens indo-europeen du mot et celui du latin domus.

On peut rapporter a la periode indo-europeenne la
correspondance de skr. dam patib, gr. desp6tes « maitre
de maison ». A vrai dire, Ie sens de « maitre de maison »
s'est efface, en tout cas affaibli, en grec, OU desp6tes
signifie de bonne heure « maitre » en general et non
pas seulement de la maison, au point que, dans la langue
du Nouveau Testament, on a du creer oiko-desp6tes
pour dire « maitre de maison ». C'est que dans desp6tes
Ie nom de la « maisoo » n'apparaissait plus. On releve
deja dans la prose attique les locutions OLXOV ou o~x£~

oEO"7t6"t'l']C; « desp6tes de l'olkos, de l'oikfa », quand c'est
dans la maison que s'exerce ce pouvoir. Or ce compose
archaique * dem(s)-poti- « maitre de maison » se refere,
par son premier element, a la « maison-famille » et non
a la « maison-construction ». Nous en trouvons conttr-
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mation dans une expression paralleIe a dam-patih, (ou
patir dan), a savoir vedique sisur dan « fils de la maison »,
avec un terme de parente sisus qui suppose la « maison »
comme entite familiale et sociale.

Au terme de cet' examen, il apparait que * dem
(* domo-) « maison » en indo-europeen comme en
latin, a une valeur exclusivement sociale. Bien d'autres
indices peuvent confirmer qu'il n'y a aucune liaison entre
la notion de « maison » et ceDe de « batir ». Meme
dans une langue qui' a aholi beaucoup de traces du passe
indo-europeen, l'armenien, Ie terme tanu-ter « maitre
de maison » s'applique au chef de famille. De meme
l'adjectif skr. damu-na qualifie les divinites cheres a la
famille.

On peut encore faire ressortir cette relation de domus
avec la famille par une comparaison avec Ie terme imme
diatement superieur a domus dans la hierarchie sociale.
II s'agit de l'expression avestique visa pu6ra qui designe
Ie fils heritier d'une noble famille, litteralement « fils
de vis ». II est selon cette appellation Ie fils du * weik
de l'unite sociale correspondant a lat. uicus, gr. (w)olko/
Ce nom ne peut se comprendre que si on entend par
vis un groupement social ou familial (au sens large du
grec olkos) et non une agglomeration de maisons. La
designation par vislJ pu8ra- est ainsi, a un degre plus
eleve, parallele a celle de ved. sisur dan « fils de Ia
maison >~. L'une et l'autre se cot:roborent.

A~res avoir constate l'accord de ces temoignages, il
faut mterroger les donnees du grec. Certaines confirment
d'emblee nos conclusions. II n'y a pas seulement desp6tes,
mais aussi damar qui n'est plus analysable en grec meme,
et qui indique « celM quiadministre la maison » ; dmos.
Ie serviteur, l'esclave, dmoe, la servante, c'est-a-dire « ceu~
qui font partie de la maison », comme les famuli du
latin. Enfin, la forme homerique d~ dans 1}p.£"t'EPOV, par
fois v~lhEPOV ow « dans rna maison, chez moi », « chez
vous », symetrique de lat. domi, domum, notion de Ia
maison comme un « interieur ». Voila une serie lexicale
qui prolonge clairement en grec ancien un sens de * dem
* dom- que nous avons deja reconnu comme indo-europeen.
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Mais en face de ce groupe, nous poserons un ensemble
de formes qui doivent, en grec meme, etre reconnues
comme distinctes et relevant d'une autre famille. D'abord
Ie substantif d6mos, qui s'applique ades batiments : mai
son, temple, et aussL chambre, parfois nid. Herodote Ie
prend au sens de « rangee de pierres ou de briques » ser
vant ala construction d'un mur, d'une maison. C'est exclu
sivement aussi a la construction que se refere mes6dme
« grande poutre transversale » du batiment. Un terme
essentiel de l'architecture est oikod6mos, et Ie verbe derive
oikodome1n « construire » qui a ete Ie modele du latin
aedificare. Citons encore l'expression homerique busso
domeuein (~IJ<1CTO-OO~£v£w) « construire dans les profon
deurs, intriguer, machiner secretement »; Ie latin ofIre
un paraIleIe qui doit en etre une traduction litterale sous
la forme endo-struos, latin classique industrius, litt.
« construisant a l'interieur, d'une maniere cachee ».
Le parallelisme de la formation met en lumiere l'equi
valence entre grec -domeuein et latin struere. Enfin il
yale verbe primaire demo « construire » qui regit des
complements tels que te1khos « mur » ou oikos « mai
son », aboutissant au compose oikod6mos; ou encore
(h )amaxit6s « route » : a~a.~L't'oC; ... OEO~1')'t'a." chez Hero
dote (VII, 200). On y ajoutera encore Ie substantif
demas « forme corporeIle, stature, apparence », devenu
forme adverbiale « a la maniere de, comme », propre
ment « suivant l'apparence, la forme de... ».

Les formes qui se groupent autour de ce verbe demo
ne sont pas une creation du grec. Elles ont des cor·
respondants exacts en germanique : got. ga-timan, all.
geziemen « etre d'accord, concorder », proprement « etre
bati de la meme maniere »; derive nominal * dem-ro-,
anglo-saxon et anglais moderne timber « bois de cons
truction ». De ce theme nominal * dem-ro- a ete tire en
gotique un verbe timrjan « charpenter » (allemand zim·
mern) et un abstrait ga-timrjo « construction ». En compa
rant ces termes, on voit qu'ils postulent une racine
* dem- qui a, selon les techniques, Ie sens de « cons
truire par etagement -» pour les travaux de ma~onnerie,

« construire par ajustage » pour les travaux de char
pentage.
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II faut reconnaitre encore un autre groupe tout dif·
ferent. Ce sont les formes nominales ou verbales d'une
racine signifiant « dompter », latin domare, grec damao,
a-damatos « indomptable », etc. Ce sens se rattachera
non al'idee de « maison », mais aune notion tout autre
et par une liaison bien plus satisfaisante. Le hittite nous
fait connaitre un present damar- « faire violence, exercer
une contrainte, soumettre ». C'est de ce sens que resulte
par specialisation celui de « dompter », et nous savons
que Ie verbe grec damao a d'abord indique Ie domp
tage des chevaux, pratique par les peuples cavaliers.
C'est la un developpement technique, d'abord limite a
une aire dialectale, qui ne peut etre attribue a l'etat
indo-europeen.

Au total, nous devons dissocier Ie conglomerat lexical
qui figure dans nos dictionnaires etymologiques sous
* dem- « bihir; maison », en trois unites distinctes et
irreductibles.

1) * doma- « faire violence; dompter » (lat. domare,
gr. damao, skr. damttyati, got. gatamjan, etc.) ;

2) * dem( a) « construire » (gr. demo et ses derives,
got. timrjan);

3) * dem- « maison, famille ». ,/

Nous dissocions done, dans l'etat indo-europeen
commun, Ie terme * dem- « familIe » de toute attache
verbale. II n'y a rien d'autre qu'une homophonie entre
dem- « famille » et * dem(a)- « batir ». Mais il est
incontestable que des contaminations se sont produites
entre les formes issues de ces deux racines, comme par
exemple en grec homerique, entre d6(m) « maison
famille » et d6mos « maison-construction ». Cela tient
aussi a ce qu'il y a eu une tendance, dans tous les termes
de la mem~ serie, a identifier Ie groupement social avec
son habita.t materiel (1).

(1) Sur Ies racines homophones pour « dompter », « construire »,
« maison, famille », d. notre article « Homophonies radicales en
indo-euto~ », Bulletin de la Societe de Linguistique de Paris
t. 51 (1955), pp. 14-41.
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•
* *

Le meme fait se repete a l'echelon superIeur de la
societe, dans les formes du theme nominal * weik-,
* woiko- denotant l'unite formee de plusieurs familles.
Elles se repartissent sur l'ensemble de l'aire indo-euro
peenne, sauf en ce1tique. Le sens social est bien etabli
par l'accord de l'indo-iranien viS- « clan » (d. ved. vis
pati, ci-dessus) et de lituanien ves-pats « seigneur ».
Mais il a glisse au sens materiel de.« groupe de maisons,
village, bourg » dans latin uicus « bourg; quartier (de
ville) », v. sl. v'1s'1 « village », gotique weihs « village;
domaine ». Le grec (w)oikos occupe une situatIon inter
mediaire : d'abord « (grande) maison » groupant toute
la descendance du chef de famille, puis substitut de
d6mos comme on l'a vu plus haut, et « maison, bati
ment » dans oiko-d6mos « constructeur, architecte » et
de nombreux derives et composes. Ainsi Ie nom de
l'unite sociale a ete transfere a l'habitat materiel qui
delimite cette unite. Dne relation nouvelle s'etablit alors
entre ceux qui sont groupes dans Ie meme habitat : cette
relation est illustree en latin par Ie rapport de sens entre
uicus et Ie derive uicinus « qui appartient au (meme)
uicus », d'ou « voisin ». Selon les langues, Ie repre
sentant de l'ancien * weik- entre dans telle· ou telle
serie specifique et chaque fois prend Ie sens que sa place
dans la serie lui assigne. Mais on voit encore clairement
a date historique que, dans l'unite indo-europeenne, ce
terme denotait un cercle d'appartenance sociale.

II apparait ainsi que les designations indo-europeennes
ont subi d'assez profonds changements de sens. A travers
ces changements, nous pouvons deceler un grand fait
de civilisation, une transformation dans les institutions
meme, que Ie vocabulaire traduit indirectement.

Ce que * dem- et * wetk- signifiaient respectivement
dans l'organisation indo-europeenne, c'est-a-dire des frac
tions de l'unite sociale, se trouve, au niveau des langues
attestees historiquement, designe par des termes nou
veaux, soit * genti-, soit * teuta-, dans une partie de l'indo
europeen occidental. En latin, du fait que uicus est
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devenu Ie nom du « quartier », du « village », de nou
velles designations sont instaurees : tribus et ciuitas.

Le changement est aussi profond en grec, mais il
prend un autre aspect. La grande unite est celIe du
genos, beaucoup plus large que la gens romaine, et qui
ne se confond pas avec la phratrza, division proprement
helleniqu6 aussi. A leur tour, les phratrzai se groupent
en phulaz.

Deux transformations importantes sont intervenues :

1) Ie fractionnement de la grande famille en familIes
distinctes. L'epoque ancienne est caracterisee par la
grande famille ou, en se mariant, tous les fils continuent
a vivre, ou ils elevent leur famille propre, ou parfois
meme les filles amenent leurs maris. A ce stade,
il n'y' a pas de propriete individuelle, tout Ie· domaine
familial etant propriete indistincte; il n'y a pas a
proprement parler d'heritage, la grande famille restant
proprietaire sans que cessent a aucun moment ses droits
sur Ie bien. Puis cette grande famille s'est trouvee brisee.
Pour des raisons economiques, les fils essaiment assez tot.
Les termes connotant cette « grande famille » deviennent
d'un emploi de plus en plus rare; la notion meme ne
repond plus a la realite de l'institution ; la grande famille
se scinde en groupements plus etroits quand les descen
dants V01Jt a leur tour fonder de nouveaux foyers.

2) La seconde transformation est l'etablissement des
guerriers acheens dans la p6lis ('lt6A.L~), la ville commune.
Cette evolution a lentement aboli les cadres sociaux
anterieurs au profit de nouvelles divisions, celles-ci ter
ritoriales. Les anciennes divisions sociales, fondees sur
la descendance genealogique, sont remplacees progressi
vement par les groupements que determine I'habitat
commun.

Cet habitat n'est plus Ie privilege de ceux qui ont
une origine commune. Dans la p6lis ou lakome (XWllTl),
c'est Ie hasard, la guerre ou toute autre raison qui a ras
semble ceux qui y vivent. Aristote, au commencement
de sa Politique, ne fait que codifier une situation desor
mais acquise quand il caracterise les elements de la societe
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prise en tant que « communaute » (koinonia). II pose
comme unite la plus lointaine l'otkos (les Latins diraient
domus); c'est pour lui la fraction la plus petite et la
premiere forme de societe qui ait existe, et il la definic
comme un~ communaute du mari et de la femme, du
maitre et de I'esclave : c'est la notion de la lamilia
romaine. L'ozkos est constitue du fait de la nourriture et
du culte partages chaque jour. De la Aristote imagine
qu'on passe au village, kome, et a la cite, p6lis.

On ne peut pas aujourd'hui se representer les choses
ainsi; cette reconstruction, qui part de la cellule sociale
et procede par accroissements successifs, est fausse. Ce
qui a existe, des I'abord, c'est la societe, cette totalite,
et non la famille, puis Ie clan, puis la cite. La societe,
des l'origine, est fractionnee en unites qui s'englobent.
Les familles sont necessairement unies a I'interieur d'une
unite plus grande et ainsi de suite. Mais Aristote trans
pose en condition universelle et en necessite philosophique
ce que sa propre societe lui presente; il projette dans
l'absoIu un etat historigue.

C'est ce grand proces de transformation que Ie voca
bulaire reflete : comme d6mos, Ie terme ozkos devient
desormais nom d'habitat. Dans la prehistoire du grec,
on I'a vu, Ia « maison » n'etait pas une maison batie :
de meme I'expression homerique designant les Doriens
comme •trikhai-wikes « ceux qui sont divises en trois
tribus » conserve dans wik-, apparente a (w)ozkos, Ie
sens premier de groupement social. Mais de bonne heure
ozkos a pris la place de I'ancien * dem- « maison »,
puis Ja valeur de «, maison » comme batiment. Le chan
gement intervenu dans la societe a produit 1) Ie glisse
ment des termes au sens materiel; 2) Ie transfert « hie
rarchique » d'un terme a l'autre : Ie sens de * dem- est
passe a ozkos en grec; de la Ie locatif oikoi etc. qui
repond a lat. domi etc., et signifie « chez moi ,», « chez
toi » ; ozkos a recueiiii toute la valeur ancienne de * demo.
En somme, nous assistons a I'abolition de la structure
sociale indo-europeenne et a la promotion de termes
nouveaux. Les anciens noms genealogiques se vident de
leur sens institutionnel et social, pour devenir une nomen
clature de divisions territoriales. Chaque langue procede
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aun nouvel amenagement de sa terminologie. La maniere
meme dont cette transformation s'opere dans les diffe
rentes langues est pleine d'enseignements, car les langues
n'ont pas la meme maniere d'etre indo-europeennes. Le
latin I'est par sa fidelite aux usages anciens, au voca
bulaire des institutions, meme quand ce vocabulaire
recouvre des realites nouvelles; Ie grec, d'une maniere
inverse, par la persistance du modele primitif organisant
une nouvelle serie de designations.

La categorie de sens OU Ie nom de la « maison »
retrouve sa valeur indo-europeenne. determine aussi cette
notion sous d'autres aspects. Parmi les emplois de domus.
il faut considerer ici la forme adverbiale domi et I'op
positio!) que I'usage latin a etablie des l'origine entre
domi « chez soi » et loris « dehors », ou, avec mouve
ment, entre domum et loras.

Nous avons la, a l'envisager de pres, une opposition
qui n'etait pas previsible~ qui met en contraste deux
termes qui ne sont pas par nature antithetiques, puisque
l'un est Ie nom de la « maison », l'autre, Ie nom de la
« porte » (fores). Dne notion nouvelle entre ici dans Ie
jeu lexical, celIe de la « porte ».

II y a dans les langues indo-europ&nnes plusieurs noms
de la porte; Ia repartition en est inegale. Le nom peut
etre restreint a une seule famille de langues. Ainsi dans
les dialectes italiques, l'osque ueru « portam », I'ombrien
uerole « in portas » avec postposition -e. Ce mot repose
sur un ancien neutre * werom « fermeture », derive
de la racine * wer- (skr. vrn6ti « il renferme, il clot »,
allemand Wehr), terme lo~~lise et qui, hors <Ie I'osque
et de I'ombrien, n'a' de correspondant qu'en slave et en
baltique. Dans d'autres langues, au contraire, une mul
tipIicite de termes commande l'attention. En latin, nous
en avons quatre : lores, porta, tanua, ostium. Si chez
certains auteurs its semblent employes l'un pour I'autre,
on snit qu'its n'ont pas, a date ancienne, la meme signi
fication.

De tous ces' noms, ce1ui que Ie latin represente par
lores a la plus grande extension; it est atteste dans
presque toutes les autres langues. La forme indo-euro-
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peenne en est * dhwer-, au degre reduit * dhur-, gr.
thura (eupa), generalement au pluriel, parce que, semble
toil, la porte est con~e en ses multiples elements, comme
l'ensemble d'un dispositif.

Mais est-ce que rtous avons, dans ce * dhwer-, - terme
inanalysable par lui-meme, qu'on ne peut pas rattacher
a une racine verbale, d dont la signification etymolo·
gique nous echappe - Ie nom d'un objet materiel qui
serait qualifie par les fonctions qu'il remplit ?

Ce qu'il importe de bien mettre en valeur, est la concor·
dance des emplois adverbiaux de * dhwer- en latin et
dans d'autres langues. Certaines presentent en eifet des
emplois exactement comparables a ce1ui de lat. fores
« porte » et foras « dehors » : grec thura « porte » et
thura-ze (eUpa-~E) « dehors », armenien durkc « porte »
et durs (accusatif plurie1) « dehors ». On a aussi en
gotique un compose faura-dauri, litteralement « hors de
la porte », qui traduit 1tA.a"t'ELa « rue ».

II s'agit la d'une forme adverbiale fixee a tres haute
date et devenue independante, si bien que, thuraze ayant
perdu des avant Romere sa relation avec thura « porte »
(de la maison), on a pu dire &.A.Oc; eUpa~E « hors de la
mer », dans l'Odyssee (5, 410 ; d. II. H?, 408). Dans les
langues slaves, la liaison subsiste entre les deux termes ;
d'une part dvtr't « porte », mais aussi, dans toutes .les lan
gues .slaves modernes : russe na dvore, serbe nadvor, etc.,
« dehors », proprement « a la porte ». De telles correla
tions, dont l'antiquite est evidente, eclairent la nature de
cette representation. La « porte» * dhwer-, est vue de l'in
terieur de la maison; c'est seulement pour celui qui est
dans la maison que « a la porte» peut signifier « dehors ».
Toute une phenomenologie de la « porte » procede de
ce rapport forme!. Pour ceIui qui vit al'interieur,* dhwer
marque la limite de la maison con~e co1nme interiorite,
et protege Ie dedans de la menace du dehors; notion
si profondement et durablement inscrite dans les langues
indo-europeennes que, pour nous aussi, « mettre quel
qu'un a la porte », c'est « Ie mettre dehors» - « ouvrir
ou fermer sa porte a queIqu'un », c'est « l'admettre
ou non chez soi ».

On comprend qu'en latin foris soit Ie contraire de
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domi : Ie « dehors » commence « a la porte », et se dit
foris pour celui qui est chez lui, domi. Cette porte, seIon
qu'elle se ferme ou qu'elle s'ouvre, devient symbole de
la separation ou de la communication entre un monde
et l'autre : c'est par la que l'espace de la possession,
Ie lieu clos de la securite, qui delimite Ie pouvoir du
dominus,.s'ouvre sur un monde etranger et souvent hos
tile; d. l'opposition domi/militiae. Les rites du passage
de la porte, la mythologie de la porte fournissent a cette
representation un symbolisme religieux.

II est significatif que l'adjectif tire de ce nom de la
porte designe non pas ce qui concerne la porte meme,
mais ce qui est au dehors, Ie monde etranger. Tel est,
en face de grec thura « porte », l'adjectif thuraios (6vpaLOC;)
« etranger ». De meme Ie latin tardif a tire de foris,
foras, les derives foranus, foresticus, forestis, tous pour
indiquer ce qui est au dehors, etranger. Ce rapport devait
etre vivant; il a continue d'agir meme alors que Ie nom
ancien de la « porte » etait remplace par des termes
nouveaux; ainsi dans les langues romanes, ou il a produit
les adjectifs derives teIs que l'italien forestiere « etran
ger »; en ancien fran~ais, surtout normand, horsain
signifie « etranger, celui qui est dehors, qui n'habite pas
la localite » - et aussi en fran91is moderne, forain « qui
arrive du dehors » (lat. foranus). Meme l'adverbe fran
~ais hors implique necessairement un sujet qui soit a
l'interieur; mettre quelqu'un hors la loi suppose
qu'on est dans la loi. Bien que la notion de la « porte» ne
soit plus exprimee dans les langues romanes par des formes
de l'ancien fores, eIle continue a separer, comme une
limite invisible, l'espace de l'interieuret celui du dehors.

D'autre part, Ie sens materiel de * dhwer- se reflete
dans certains derives anciens qui se rapportent a l'archi
tecture, comme gr. pr6-thuron (1tp6-6vpov) « vestibule »
(litt. ce qui est devant la porte), ou v. slave dvoru « cour
(de la maison) ».

L'opposition domi/foris comporte une variante ou loris
est remplace par un adverbe tout different. Le terme
oppose a domi est cette fois tire de ager « champ »
« * agros) sous la forme de l'adverbe peregri, peregre,
d'ou Ie derive peregrinus « etranger ». Voila encore
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deux notions qui semblent difficiles a concilier avec la
signification historique des termes.

Or ce fait latin n'est pas isoIe. D'autres langues indo
europeennes associent Ie nom du « champ », sous une
forme adverbiale, a l'idee de « dehors ». Si en gree
agr~i signifie surtout « a la campagne » par. opposition
a la « ville », on constate ailleurs que « au champ »
n'indique rien d'autre que « au dehors ». Ainsi armenien
artakCs « dehors » est derive de art «. champ ». Dans
les langues baltiques, lit. laiikas « champ » (latin liicus)
a une forme adverbiale lauke « au dehors ». L'irlandais
dit immach « au dehors », de * in mag « aux champs ».

De ces termes differents, mais paralleIes, ressort la
meme image d'une relation ancienne : Ie champ inculte,
l'espace desert opposes a l'endroit habite. Hors de cette
communaute materielle que constitue I'habitat familial
ou tribal, s'etend la lande; la commence l'etranger, et
cet etranger est necessairement hostile. L'adjectif gree
derive de agr6s « champ »,est agrios qui signifie « sau
vage », et qui nous donne en quelque sorte Ie contraire
de ce qui en latin se dit domesticus, et par la nous
ramene a domus. Que ce soit donc par une opposition
comme domi/loris ou par celle, plus large, avee la notion
du « champ », de domi/peregre, on arrive toujours a
definir la ...~ maison » par son caractere social et moral
et non par Ie nom de la construction.

On a pu mesurer, a propos de domus et des formes
parentes, la richesse et la specificite d'une denomination
qui compte parmi les plus anciennes du monde indo
europeen. Les autres termes relevant de la structure poli
tique de la societe sont moins largement attestes, a
mesure qu'i1s s'appliquent a des ensembles plus vastes.
On dirait que l'extension dialectale des termes est en
raison inverse de 1a generalite des notions.

Nous sommes partis, rappelons-Ie, de la .serie aves
tique dam-, vis-, zantu, (dahyu). Or les donnees sont
plus abondantes pour la premiere que pour la seconde
division. Les deux ont en commun une tendance a se
charger d'une valeur materielle d'habitat.

Le troisieme, zantu, appartient a lameme famille ety-
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mologique que lat. gens et grec genos, mais il differe
des deux par sa formation. Du latin gens, il differe en
ce qu'il comporte un suffixe -tu en. face de -ti du latin.
L'etude de ces deux suffixes et de leur rapport deman
derait de longs developpements, que nous avons donnes
ailleurs (1). Tous les deux ont Ia capacite de former
des noms .abstraits; -ti s'est developpe plutot en compo
sition, -tu pour les noms simples. II y a neanmoins des
mots simples en -ti, et gens en est un.

Au point de vue morphologique, latin gens. a un cor
respondant dans Ie derive avestique Ira-zanti- « descen
dance », ainsi que dans gotique kindins (de * genti
nos) « hegemOn, gouverneur », qui a ete analyse d
dessus (p. 302) Mais la designation avestique zantu- est
limitee a l'indo-iranien : et encore ved. jantu- « etre
vivant; collectivite d'humains, race » qui y correspond,
n'a pas Ie sens institutionnel qui est propre a avo zantu-.
On voit ainsi que Ia situation de zantu est differente
de celle de gens et malgre Ia ressemblance de ces termes,
rien ne prouve qu'ils soient de meme date.

Le fait important est que, en face du neutre genos
du grec, nous avons ici des mots de genre dit anime,
masculin-feminin. Le sens de ces termes depend etroi
tement du sens de Ia racine * gen- qui n'indique pas
seulement la naissance physique, mais la naissance comme
fait social. P1usieurs derives nominaux Ie mettent en
evidence. Dans une organisation sociale definie par les
classes, Ia naissance est une condition du statut personnel.
II faut des termes qui, en ladenommant, caracteriseront
la naissance comme legitime, pour Ies droits qu'elle
confere a ceux a qui elle est reconnue. En outre cette
Iegitimite vaut d'abord pour Ies hommes; c'e;t aux
hommes que s'appliquent les derives collectifs tires de
cette racine * gen-, designant ceux qui se reconnaissent
un ancetre commun en lignee masculine. Ces conditions
e.xpriment I'essentiel de Ia notion : naissance libre, legi
tlme et descendance masculine; elles aident a mieux

(1) Noms d'agent et noms d'lICtion en indo-europeen, Paris, 1948,
n" partie.
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de£inir ces termes paralleIes et de meme souche, avo zantu,
lat. gens, gr. genos.

Mais la dimension du groupe que chacun de ces termes
designe peut varier selon les societes; ils n'occupent pas
la meme place dans la nomenclature des divisions sodale..
et territoriales. Si, dans la sei-ie iranienne, zantu est la
troisieme extension sodale, genos) au contraire, est Ie
point de depart de la serie grecque. Nous retrouvons ici
ce grand changement qui aboutit en grec a une nouvelle
organisation du schema ancien. A Athenes, dans la societe
ancienne, Ie genos conduit a la phratrie et la phratrie a
la phul~. II fallait, selon la constitution athenienne, trente
gene (plur. de genos) pour former une phratria) et trois
phratries pour constituer la phuU. Voila donc des mots
specifiques qui s'appliquent a des ensembles nouveaux.
Mais ces mots sont eux-memes de vieille formation indo
europeenne et les notions qu'ils portent appartiennent au
repertoire ancien des societes indo-europeennes.

Cette transformation de la structure ancienne qui
aboutit finalement a la kOme et a la polis ne peut etre
rapportee a aucun evenement exterieur, sinon peut-etre
a l'etablissement des Hellenes sur leur territoire histo
rique et aux conditions nouvelles de l'habitat. On n'y
discerne aucune influence etrangere. Tout semble pro
ceder du fonds hellenique, tant.Ia structure que Ie voca
bulaire de ces institutions.

En partant du genos pour aboutir a la phratrie, on
passe du groupe fonde sur une naissance commune a
un groupe forme par l'ensemble des « freres ». lIs ne
sont pas freres par Ie sang, mais en tant qu'ils se recon
naissent issus d'un ancetre commun, et cette parente
mythique est une notion profondement indo-europeenne :
Ie grec a conserve, mieux que toute autre langue, Ie
sens propre de phrater; c'est Ie cas aussi en grec (et
partiellement en latin)- pour Ie terme correlatif path (1).

Ce conservatisme se marque encore dans maints usages
sociaux que nous decrit l'epopee. L'age heroique auque1
Us nous reportent a ete un age historique. Nous avons,

(1) Cf. ci-dessus, p. 213.
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a certains egards, dans l'emploi homerique de certains
mots, dans les rapports des differents groupements
d'hommes, l'image de ce qu'a dt1 etre la societe indo
europeenne commune - dans la vie civile et au combat
La maniere dont la famille, Ie clan s'assemblent, don~
les chefs parlent et agissent, doit refleter assez exacte
ment Ie comportement de la classe des guerriers dans Ie
monde indo-europeen. Lisons seulement ces deux pas
sages: Iliade 9, 63 s.

aCPPTrtwp a8EIJ.LO"otoc; a'llEO"'noc; EO""t'L'II EXEL'IIOe;
Be; 'ltoA.EIJ.OV epa"t'aL E'ltLO'l"lll.Lov.•.
On condamne celui qui entreprend contre ses conci

toyens un 'ltOA.EIJ.Oe; E'ltL01)IJ.LOe;, une guerre « civile » a
l'interieur du meme demos (1). Un tel homme est s~s
phratrie, sans tbemis) sans foyer (hestia). Les notions
de phratrie et de hestia sont correlatives' et entre les
deu::,, tbemis est Ie droit coutumier qui 'reg~e dans la
famtlle (2). La nature de ces notions et surtout leur
liaison reproduisent celles qui ont ete etudiees sous d'au
tres aspects plus haut.

On voit ainsi en ordre inverse apparaltre successive
ment : hestia) Ie foyer, c'est-a-dire la domus; puis tbemis)
les coutumes q~i fixent Ie droit, puis la phratrie. Les
deux seuls premIers cercles de la societe sont ici nommes
ou .impliques, parce qu'il s'agit d'un forfait individuel.
MaIS a la guerre, ce sont les grandes unites sodales qui
se trouvent engagees, et elles eprouvent la leur solidarite.
Quand on est au combat, i1 faut que cette solidarite s'af
fir.me entre les membres du meme clan, de la meme
tnbu. Cette condition gouverne Ie dispositif des troupes
et Ie plan de bataille.

N~s~or Ie dit a Agamemnon, Iliade 2, 362-363 :
~PL'II a'llopae; xa"t'a cpvA.a, xa"t'tX cpp1)"t'pac;, 'AyaIJ.EIJ.'IIO'll,
w? CPP1)"t'P1) CPP1)"t'P1)CPL'll ap1)Y1)L, cpvA.a OE cpUA.OLC;.

« Dlspose_ les hommes en phulon et en phrhre) ann que
la phrhre porte .secours a la phrhre et les phula aux
phula. » Pour ttlompher dans cette grande epreuve que

(1) Sur d~,!,os, d. vol. II, livre I, chap. 9.
(2) Sur themis, d. vol. II, livre II, chap. 1.
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c.onstitue Ie combat et qui est 1'affaire de tous, l'organi
sation de l'armee doit se conformer aux cadres de la
societe : ainsi elle aura sa plus grande efficacite.

On trouverait dans les textes anciens de l'Inde et
de 1'Iran, des recommandations semblables. L'« ami »
combat avec 1'« ami » : i1 faut que chaque groupe
social maintienne ou reconstitue son unite dans toutes
les circonstances OU la societe entiere est engagee. Ce
principe ne s'affirme pas toujours d'une maniere aussi
explicite que chez Homere, il n'en est pas moins inherent
au fonctionnement des institutions dans chaque cIasse.

II reste a considerer Ie dernier terme de la serie.
Celui-ci est, a la difference des deux autres, limite a
l'iranien. Ce mot avestique pour « pays », dahyu (ancien
dasyu), a pour correspondant dasyu en sanskrit. Malgre
1'identite complete des formes, certains mettent en doute
ce rapprochement a cause de Ia difference de sens. En
avestique et en vieux-perse, dahyu signifie « pays »; en
vedique, dasyu est I'esclave etranger. Mais 1'ecart se Iaisse
interpreter dans un etat plus ancien de ces notions.

Du cote indien, dasyu doit etre pris comme un eth·
nique. Les dasyu sont un peuple etranger que Ies Aryens
ont eu a combattre; ce sont des barbares, des esclaves.

Mais du cote iranien, dahyu fait partie du vocabu
Iaire consacre et officiel. Darius se proclame « roi des
pays (dahyu)>>. On designait par Ia chacun des « pays ~> :
Perse Medie Armenie, Egypte, etc., dont Ia reumon, , d .
constituait I'empire achemenide. Ce terme a U avon
une longue histoire en iranien. C'est meme dans Ia societe
iranienne qu'il est ne. Nous sommes aujourd'hui en mesure
d'en analyser Ia formation. Un dialecte iranien de 1'Est,
Ie khotanais, possede Ie mot daha « homme ». NOlls
savons par ailleurs qu'il y avait dans Ie monde iranien
un peuple des Dahae, comme Ie designent Ies ecrivains
latins. Ce peuple s'appelait done, comme tant d'autres,
siroplement « Ies hommes ». Grace a ce rapprochement,
Ie sens de dahyu devient plus clair: c'est, partant d'une
racine das-, pour nous mal identifiee, un derive designant
une collectivite d'hommes, la plus etendue dans I'ordre
tribal, et de Ia sur l'aire territoriale.
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On peut comprendre alors Ie sens si singulier du skr.
dasyu. Si Ie mot se refere d'abord a Ia societe iranienne,
Ie nom dont ce peuple ennemi se designait lui-meme en
tant que collectivite a pris une connotation hostile et
~l est devenu pour les Aryas indiens synonyme de peuple
mferieur et barbare. Ainsi Ie rapport de sens dahyu/das'Yu
reflete de~ conflits entre peuples indiens et iraniens. (1)'

(1) Cf. aussi ci-dessous, ch. ,.
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chapitre 3
j'homme libre

Sommoire. - Si 1'0pposition « libre-esclave » est commune
a tous les peuples indo-europeens, on ne connait pas de
designation commune de la notion de « liberte ». Le paraIIelisme
des voies selon lesqueIIes se constitue cette designation da,ns deux
groupes de langues n'en met que mieux en relief Ie contenu
specifique de la notion.

En'latin et en grec, I'homme libre, * (e)leudheros, se' definit
positivement par son appartenance a une « croissance », a une
~ souche »; a preuve, en latin, la designation des « enfants »
(bien nes) par tiberi : naitre de bonne souche et etre libre,
c'est tout un.

En germanique, la parente encore sensible par exemple entre
all. frei « libre » et Freund « ami », permet de reconstituer une
notion primitive de la liberte comme appartenance au groupe
ferme de ceux qui se nomment mutueIIement « amis ».

A son appartenance au groupe - de croissance ou d'amis 
l'individu doit non seulement d'etre libre, mais aussi d'etre soi :
les derives du terme *swe, gr. idiotes « particulier », lat. SUtlS

« sien », mais aussi gr. etes, hetalros « allie, compagnon », lat.
soda/is « compagnon, com~gue », font entrevoir dans Ie *swe
primitif Ie nom d'une unite sociale dont chaque membre ne
decouvre son « soi » que dans l' « entre-soi ».

Les cadres generaux de la societe indo-europeenne, les
grandes divisions qu'elle comporte sont deja des insti
'tutions. Precisant notre projet, nous etudions mainte
nant les notions fondamentales qui organisent la struc-
ture des institutions. .

A l'interieur de chacune des societes indo-europeennes,
regne une distinction fondee sur la condition libre ou
servile des hommes. On nait libre ou on nait· esclave.
A Rome, c'est la division entre liberi et serui. En Grece,
l'homme libre, eleutheros (H,EVOEpOe;), s'oppose au doulos
(OOVA.Oe;).

En Germanie, selon Tacite, la societe comprenait des
nobiles, des ingenui, des liberti, des serui. II est clair
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que nobiles et ingenui, avec la distinction de la noblesse
et de la naissance, equivalent a tiberi,' d'autre part,
les semi font groupe avec les liberti, anciens serui. Ainsi,
Ia division de Ia societe, a travers ces quatre termes, est
bien la meme. Dans l'Inde, s'opposent egalement leo;
arya (nom dont se designent les Indo-iraniens) et les
dasa (esc1av~s et etrangers).

A travers une terminologie renouvelee, se maintient
la meme institution. Mais nous avons au moins un terme
commun a deux langues ou plus : latin fiber/ grec
eleutheros. La correspondance est immediate, 'les deux
termes sont superposables, its se ramenent a une forme
ancienne, * (e)leudheros.. qui se retrouve dans une troi
sieme langue, Ie venete.

II y a en efIet, en venete, une divinite Louzera,
forme dont l'equivalent latin serait une Libera, paredre
feminine du dieu Liber, identifie avec Bacchus. De
plus, nous avons une forme casuelle louzerorpos, inter
pretee comme « liberibus » avec tine diphtongue -ou- radi
cale dont l'alternance vocalique e/o rend compte, comme
dans les formes falisque lo/erta (= liberta) et osque
Luvjreis gen. sg. (= tiber;) en face de * (e)leudheros, lat.
tiber.

L'analyse etymologique met au jour dans liber un
ensemble complexe de relations. Tout d'abord, it s'agit
de savoir s'il y a un liber ou plusieurs. Car tiber adjectif,
Liber nom de divinite, sont-its Ie meme mot? II y a
encore tiberi « les enfants », qui apparemment est encore
different. Ce qui complique la question d'une autre
maniere est que Ie radical dont sont tires liber et eleu
theros, a savoir * leudh-, donne en slave, v. s1. ljudu
« peuple », ljud'ije « gens »; en germanique, v.h.a. liut,
v.a. leod, allemand moderne Leute « les gens ». Enlin,
outre ces adjectifs et substantifs, la racine verbale fournit
en gotique liudan « croitre », en indo-iranien, skr. rudh-,
av. rud- « croitre, se developper ».

La parente des formes est aisee a etablir, mais que
dire de la variete des significations? Celles-ci sont si
particulieres qu'a premiere vue on les jugera inconci
Iiables. Comment expIiquer par une racine * leudh
« croitre, se develppper », un terme collectif « Ie peuple,
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les gens », puis un adjectif « libre » et, localement, en
latin, un nom de divinite Liber et un substantif tiber;
« enfants » ?

Nous avons la un modele assez frequent des relations
aetudier : aune extremite de 1a chaine (ici aRome), Ie
terme se rapporte a des institutions, tandis qu'ailleurs,
it fait pattie d'autres articulations et designe des realites
differentes.

Procedons a partir des formes les plus simples, qui
sont les formes verbales. Gotique tiudan signifie « croitre,
pousser » et se dit d'une plante qui s'accomplit dans
sa croissance. En effet, ce verbe tiudan fournit aussi laudi
« figure », et -laups en composition dans ;ugga-laups litt.
« de stature jeune » ; sama-laups « de meme croissance,
egal ». De meme en indo-iranien, skr. rudh-, avo rud
raod- « croitre » et Ie substantif avo raodah- « crois
sance, stature, figure ».

On peut alors concevoir que l'image de la croissance
accomplie, aboutissant' a la stature et a la figure humaine,
ait produit ailleurs une notion collective telle que celle
de « souche », de « groupe de croissance », pour designer
une fraction ethnique, l'ensemble de ceux qui sont nes
et qui se sont deve10ppes conjointement. La valeur sociale
d'un substantif tel que * leudho- a pu favoriser Ie pas
sage au-sens de « peuple » (ainsi en vieux-slave ljud'ije
«' peuple » et en germanique leod « peuple »). Et de
ce substantif * leudho- (ou * leudhes-) on tire aisement
* (e )leudhero- pour qualifier l'appartenance a la souche
ethnique, l'etat d' «,homme libre ».

II apparait ainsi que la notion de « liberte » se cons
titue a partir de la notion socialisee de « croissance »,
croissance d'une categorie sociale, developpement d'une
communaute. Tous ceux qui sont issus de cette « souche »,
de ce «stock », sont pourvus de la qualite de * (e)-
leudheros. .

Nous pouvons maintenant revenir a liber et recon·
nattre Ie lien qui unit plusieurs notions differentes. Le
dieu Liber et l'adjectif lDher peuvent coexister sans que
Ie nom du dieu soit une application de l'adjectif. Liber,
comme en venete Louzera, est Ie dieu de la croissance,
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de Ia vegetation, specialise plus t~rd dans Ie domaine de
Ia vigne.

Eleutheros, liber : ce couple illustre main tenant d'une
maniere claire I'origine de Ia notion de « liberte ». En
latin comme en grec se presentent des Ies premiers textes
toutes Ies acceptions OU nous prenons Ie mot « libre ».
Tant I'homme libre dans Ia cite que libre de maladie,
de souffrance (avec Ie genitif). Chez Homere, eleutheron
~mar (H,EUaEpO'V 1j(.Lap) « Ie jour libre », designe Ie jour
qui est celui de I'homme libre, Ia condition de I'homme
libre, et s'oppose a doution ~mar (OOUA.LO'V 1j(..ttXp).

Nous saisissons Ies origines sociales du concept de
« libre ». Le sens premier n'est pas, comme on serait
tente de I'imaginer, « debarrasse de quelque chose »;
c'est celui de I'appartenance a une souche ethnique desi
gnee par une metaphore de croissance vegetale. Cette
appartenance confere un privilege que l'etranger et l'es
clave ne connaissent jamais.

Considerons enfin Ie terme tiberi « enfants ». II pre
sente une double particularite : d'abord, il ne s'emploie
qu'au pluriel ; ensuite et surtout, il ne designe les enfants
que par l'age, non par la condition sociale. Neanmoins
tiberi « enfants » n'est rien d'autre que Ie pluriel de l'adjec
tiI tiber. II s'explique par une formule tres ancienne, qui
accompagnait la celebration du mariage et qu'on rencontre
dans des textes d~ loi et chez Plaute. Elle assigne au
mariage son but. Celui qui donnait sa fille en mariage
l'adressait au futur mari tiber(or)um quaesundum causa
(ou gratia) « pour obtenir des enfants Iegitimes ».
Cette formule reparah en grec, bien etablie par les aIlu··
sions des orateurs attiques, par une citation de Menandre,
et dans divers textes de lois. L'enonce est litteralement
Ie meme : btL 'lttXLOW'V yvr}O'LW'V O''ltOP~, « pour procreer
des enfants legitimes ». En se tenant au sens propre
de tiber, on peut traduire litteralement la formule Iatine
« pour obtenir des (etres) libres »; Ie but du mariage
est justement de donner aceux qui nahront la condition
d'hommes libres en Iegalisant leur naissance. C'est dans
cette locution et seulement par implication, comme regime
de quaerere « obtenir », que tiberi a pris Ie sens de
« enfants » ; alui seuI, Ie plurieltiberi equivaut aux patdes
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gnbioi ('lttX~OE~ 'Y'V'xlO'~OL) de Ia formule grecque. Le Iangage
des juristes est al'origine de cette deviation de sens. Nom
breux sont les termes de droit passes au vocabulaire
commun en latin. Ainsi tiber, qui repond bien a gnbios
« de naissance legitime », aboutit aformer un terme in.de
pendant, celui de liberi « enfants ». Tel est Ie fondement
de Ia notjon de « liberte », qu'on a pu reconstruire en
combinantdes donnees a premiere vue inconciliables et
en ressuscitant une· image conceptueIle profondement
enfouie (1).

L'histoire de ce terme met en lumiere la formation
du concept d'« homme libre » dans celles des langues
OU il s'exprime par une forme derivee de * leudh-, tel
Ie gr. eleutheros, en montrant de queIle notion premiere
ce concept s'est degage,

Mais la genese en a ete differente sur d'autres parties
du domaine indo-europeen, OU des termes differents ont
prevalu et restent vivants. Celui qui merite Ie plus de
retenir I'attention est Ie germanique frei (allemand fret
« libre », anglais free). Nous pouvons ici aussi, grace
aux conditions favorables de Ia comparaison, decrire Ia
genese d'une denomination devenue synonyme de gr.
eleutheros, mais qui se realise par de tout autres voies,
et qui met en jeu des notions relatives a l'individu, non
a Ia societe.

La distribution dialectale des formes, dans Ie cas pre
sent, semble complementaire de celIe de * (e)leudheros,
en ce sens que ni Ie grec ni Ie latin ne possedent Ie
correspondant etymologique de frei. Inversement, Ies Ian·
gues qui partagent avec Ie germanique Ie vocable fre;
n'ont pas affecte de derive de * leudh- a I'expression de
« libre ». II se cree ainsi entre Ies dialectes une repar
tition Iexicale qui permet de comparer deux proces dis
tincts, partis de points differents et finalement convergents.

L'evolution qui a produit frei « libre » en germanique
procede non d'une racine verbale, mais d'un adjectif
indo-europeen qui se restitue en * priyos. Cela est deja

(l) Cf. notre article « Liber et tiberi », Revue des Etudes lA/ines,
XIV, 1936, pp. 51·58.
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digne de remarque : tout est parti, des l'etat indo
europeen, d'une forme nominale, d'une qualification, attes
tee comme telle en indo-iranien, en slave, en germaniquc
'et en celtique et qui a ete productive. Le second fait
notable est Ie sens de * priyos. Cette qualification indique
une notion de caractere affectif, qui apparait clairement
en indo-iranien, ou skr. priya-} avo frya- signifierit « cher ».
L'adjectif comporte en effet les valeurs sentimentales
que nous attachons a « cher », il qualifie ceux a qui
on porte affection. Mais dans certains emplois idioma
tiques il se rapporte a des possessions toutes personnelles
et meme a des parties de la personne physique. On peut
montrer que c'est la Ie sens premier : * priyos est l'ad
jectif de l'appartenance personnelle, impliquant un rapport
non juridique, mais affectif, avec Ie « soi », et toujours
apte a prendre une coloration de sentiment, de sorte
que, selon les cas, il se rend tantot par « (sien) propre »,
taptot par « cher, aime ». C'est l'aspect affectif de la
notion qui est Ie plus visible et qui devient Ie plus fre
quent : ainsi priya- en vedique qualifie les etres associes
etroitement avec la personne et qui lui sont « proches »
par Ie sentiment : Ie feminin priya « chere », devenu
substantif, est Ie nom de l' « epouse ». Cette sphere per
sonnelle comprend aussi a l'occasion les relations entre
l'homme et la divinite, realisant une sorte d'« apparte
nance » mutuelle. Ved. priya-} avo frya- entrent ainsi dans
la terminologie religieuse.

Sur cet adjectif ancien, Ie slave a bati un present
denominati£ prijajQ, (russe prijaju) « se montrer favo
rable, temoigner affection », d'ou Ie nom d'agent pri;atel'
« ami », connu dans toutes les langues slaves.

En germanique aussi, la valeur de sentiment se marque
des Ie gotique dans Ie verbe frijon « aimer » (tradui
sant gr. agapan) phile'in) et dans l'abstrait friapwa
« amour ». Le participe frijonds « ami », vieux-haut
allemand friunt « Freund» continue ce sens jusqu'a nos
jours.

Mais Ie gotique possede aussi l'adjectif Freis « libre,
eleutheros » avec l'abstrait frijei « liberte, eleutheria »,
c'est-a-dire Ie repondant litteral de l'ancien * priyos.
mais avec un sens tout different, celui de « libre ». II
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Ie partage avec Ie gallois rhydd « libre », qui remonte
aussi a * priyos. II y a done en gotique scission entre
frijon « aimer » et Freis « libre ». Cette situation lexi
cale particuliere fait penser que Ie passage de freis au
sens de « libre » est dt1 en gotique a une influence du
eeltique, ou * priyos signifie seulement « libre ». Peut
etre meme est-ce en gotique un emprunt direct au eel
tique, comme Ie sont plusieurs termes de culture en
germanique. Cette specialisation n'est constatee en aucune
autre langue que Ie celtique et Ie germanique.

Du sens indo-europeen de « personnel; cher » a celui
de « libre » qui apparait en celtique et e9 gotique, l'evo
lution doit s'expliquer par l'exclusivisme d'une classe
sociale. Ce qui etait une qualification personnelle d'ordre
sentimental est devenu comme un signe de reconnais
sance mutuelle qu'echangeaient les membres de la classe
des « bien-nes ». C'est Ie propre des classes fermees de
developper entre ceux qui en font partie Ie sentiment
d'une appartenance etroite au meme corps et de se donner
un vocabulaire distinctif. Le terme qui primitivement
exprim~ une relation affective entre personnes, * priyos}
prend un sens institutionnel quand il devient l'appella·
tion reservee a cette mutualite de classe et par suite la
denomination d'un statut social, celui des hommes
« libres » (l).

Enfin une derniere appellation. pour « libre » est ceIIe
de l'iranien ancien azata- (persan azad). Elle signifie
proprement « ne dans la lignee », Ie preverbe
ii- marquant la descendance vers et jusqu'au point actue!.
C'est toujours la naissance dans la continuite des gene
rations qui garantit la condition de l'homme « libre ».

A travers l'histoire de ces termes se precise cette conclu
sion que des noms de statuts sociaux et de classes se
rattachent souvent a des notions individuelles comme
celIe de la « naissance » ou a des termes d'amitie comme
ceux qui regnent entre les membres de groupes etroits.
Ces appellations les separent des etrangers, des esclaves
et en general de ceux qui ne sont pas « nes ».

(1) Dne bibliographie recente de ce probleme est donnee, avec une
interpretation assez differente, par F. Metzger, Zeitscbrift lur verglei
cbende SprflCblorscbung, 79 (1965), p. 32 et suiv.
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On ne remarque pas assez co~bien etroits sont les
rapports qui unissent acertains types d.e s~ie~es que1~ue~
uns des termes de divers ordres qUI definissent I md1
vidu dans son statut personnel.

Tout un groupe de mots, diverse~ent apparentes entre
eux illustrent ces relations, les lins dtrectement~ les autres
de ~aniere un peu plus lointaine. No~s cons1derons, en
premier 1'adjectif grec idios (tOLOC;) qU1 se rapporte a la
notion de « prive, qui est propre a quel~u'un »',pa.r
opposition a ce qui est public ou commun a tous. L ,?r1'
gine de ce terme etait tres discutee: Ell~ ?'a pu. etre
fixee que quand on a trouve dans une ~nscr1ptlOn arg1enne
(sur Ie territoire dorien) Ie mot whedtestas (WhESLEcr~a.C;),
et qu'on y a reconnu la forme locale du terme class1que
idi6tes (lOLW't'T)C;). Cette forme whediestas est de ~rand
interet par sa graphie wh- qui renvoie a une anC1enne
initiale * sw- et par Ie vocalisme e de la premiere syl
labe. Elle nous apprend que Ie i- initial de idios est un
ancien e- assimile dans son timbre au -i- interieur. Par
ailleurs la formation de whedkstas ne concorde pas
exacte~ent avec celle de idi6tes. Le terme argien appar
tient a la categorie des termes socia,:,x en -esta~, ion. att.
-estes comme gr. penestes « mercena1re, domestlq?e » (en
Thessalie). Mais Ie radical est identique. dans 1'~rg1en whe
diestas et dans gr. idi6tes, et il se restltue mamtenant en
* swed-. Sous deux formes Iegerement diff~ren:es, nous
avons ici la designation grecque du « pa~tlcuher >~, d~
« citoyen prive », oppose a l'homme pubhc, a cel~l qUI
detient Ie pouvoir ou exerce des charges. Comme Sl sou
vent, les langues indo-europeennes ont traite chacune pour
son compte un radic,al herite, et chacune l'a fait entrer dans
uneformation specifique. C'est Ie cas du terme gre.:
en question, dont aucune autre langue n'a Ie correspon
dant exact.

II y a cependant une forme voisine dans l'a?jectif
latin sodatis, derive en oatis d'un theme sod- qU1 ~eut
remonter a * swed-. Entre sodatis « compagnon, confrere,
collegue », specialement « membre d'un, colle~e ~eligieux »
et Ie whediestas grec apparalt, malgre la d1fference des
institutions, un trait commun, celui du cercle ferme ~utour
de 1'« homme prive » ou d'un groupe profess10nnel
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etroit et qui Ie specifie en Ie separant du reste de la
societe par un statut particu1ier. Cette caracterisation
demeure sociale, elle a place dans les denominations de
classes et de fonctions, comme Ie montrent respective
ment la formation grecque en -estas et la formation latine
en -aliso

Consid~rons maintenant Ie radical meme * swed-,
forme elargie qui nous renvoie au terme de base * swe.
Ce * swe, atteste dans une longue serie de vocables
varies, est un terme tres important du vocabulaire indo-.
europeen. Sa valeur propre s'est trouvee dissociee dans
une categorie morphologique definie. Sa finale e est fixe.
constante, sans alternance vocalique, ce n'est donc pas
une finale de terme flechi : nous avons la un vestige
d'un etat archaique; * swe demeure fixe aussi en compo
sition ou en derivation.

La finale -e se retrouve dans un petit groupe d'autres
mots, egalement temoins d'un etat de langue tres ancien
et qui survivent tels quels dans des regions diverses du
vocabulaire. Ainsi * kwe, particule de liaison (gr. te ('t'E),
lat. -que, skr. -ca); Ie radical avec un autre vocalisme,
se retrouve dans Ie theme du relatif interrogatif * kwo-,
gr. po- (1tO- : 1t6't'EPOC;, 1t6croc;), et dans * kWt, gr. ti, tis
('t'L, 't'LC;). Mais * kWe, avec la finale e fixe, a la forme et
la fonction d'une particule, non susceptible de flexion ni
d'alternance.

Un autre mot qui presente cette finale est Ie nom
de nombre * penkwe « cinq », gr. pente (1tE'J't'E), lat.
quinque, skr. paiica, dont les finales -'t'E, -que, -ca, repro
duisent exactement les formes de la particule de liaison :
gr. te, lat. -que, skr. -ca.

Le mot * swe a donne naissance a 1'adjectif indiquant
l'appartenance propre : skr. sva-, lat. suus, gr. * sw6s
(* crw6c;). Ce qu'il faut remarquer, c'est que * swos n'est
pas en indo-europeen Ie pronom de troisieme personne
du singulier, ce que suggererait la situation du possessif
latin suus a cote de meus et tuus. Nous faisons instinc
tivement de suus Ie troisieme terme d'une serie : de
meme que nous posons ie, tu, il et moi, toi, lui, dans
la flexion verbale, il nous parait normal d'avoir mon,
ton, son. Tout autre est la relation de ces formes en
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indo-europeen : l'emploi de * swos n'est pas susceptible
d'une acception de personne, n'est pas lie a la troisieme
personne; * swos est Ie pronom refIechi et possessi£,
applicable a toutes les personnespareillement.

C'est ce que nous voyons encore aujourd'hui dans les
langues slaves: Ie russe moderne dit svoj pour « (mon,
ton, son, notre, votre, leur) propre ». Ainsi gotique
swes « propre, particulier, personnel », est apte a qua
lifier n'importe quelle personne. De meme en sanskrit
sva-} indifferemment la ou mien ou tien serait pour
nous necessaire. Cette indistinction originelle quant a
la personne revele Ie sens fondamental du mot (l).

II a ete deja indique ci-dessus (p. 214) que * swe repa
rait dans Ie vieux compose * swe-sor « sreur », ainsi que
dans * swekru- « belle-mere », * swekuro- « beau-pere ».

II convient de relever ici une particularite notable
dans les termes de parente formes a partir de * swe en
slave, en baltique et partiellement en germanique : sur ce
domaine, les termes derives de * swe se rapportent a la
parente d'alliance et non a la parente consanguine. C'est
la Ie trait commun a un ensemble de designations : russe
svat « pretendant (au mariage) », et aussi « allie par ma
l'iage » (par exemple pour la relation entre Ie pere du marie
et Ie pere de la mariee) ; svojak (derive de svoj « propre »)
« beau-frere » ; svest' f. « sreur de la femme » ; lituanien
svainis « frhe de la femme; mari de la seeur », feminin
svaine « sreur de la femme; femme du frere » ; v. haut
allemand SWto} geswto « beau-frere, mari de la sreur ».
Si nous avons dans ces derives la conservation d'un
etat lexical ancien, on voit l'interet qu'ils presentent
pour l'interpretation de ceux des noms fondamen
taux et communs a toutes les langues indo-europeennes
qui semblent bien composes avec * swe} a savoir
« sreur » (* swesor-), et « beaux-parents » (* swe
kru- etc.). Ces denominations relieraient ceux qui

(1) Il n'y a pas lieu ici d'etudier Ie rapport formel entre les th~mCl>

alternants *swe et *se. Pour une restitution d'un etat plus ancien de
cette forme, on se reportera au Bulletin de la Societe de Unguistique
de Paris, t. 50, 1954, p. 36. Le theme *sw- est Ie seul qui intervienne
dans la formation des derives relevant de la presente etude.
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les portent a 1'aut~e « moitie » exogamique; de fait la
« sreur » y apparUent en puissance, et la « belle-mere »
en re~te. Les t~eoriciens qui reprendront, a partir de
la .~r~se~te esqUIsse, l'analyse de la parente dans les
socle.tes llldo-e~ropeennes, verront mieux la portee qu'i!
conVlent d'attnbuer a cette observation.
, Ce * m'e .~st egalement Ie theme des mots grecs etes

(E't'1J~) « alhe, parent » et hetatros (E't'(Xi:pO~) « compa
gnon ». Ces deux mots employes ensemble des Homere
et en ~oncurr~nce .1'~n avec 1'autre, sont voisins par Ie
sens, bIen qu lIs dIfferent par la suffixation. II faudrait
entreprendre J'etude de tous les passages ou se trouvent
les deux mots pour essayer de les delimiter. II
se~1~le pourtant que hetatros ait une' signification plus
pr~cl~e, : « compagnon. », « ami », dans l'exercice d'une
actlV1~e~ au ~~mbat,. malS hors de la parente propre, tandis
que etes deslgneralt les « allies » en general.

Dans .hes « allie », et aussi, dialectalement, « conci
toyen, cHoyen, homme prive », Ie radical * swe permet
un rapprochement avec whediestas « homme prive ».
Dan,S .Ies deux I?ots la meme notion fondamentale est
en eVldence, notlOn que l'on reconnait encore dans une
aut:e famill~ semantique grecque, Ie parfait eiotha (ELw6a)
« etre habItue » et Ie substantif ethos (E6o~) « habi
t~de ». La forme verbale et la forme nominale particula
rl.se~t ~a notion d'« habitude » en tant que caractere
dlstlllcuf et maniere d'etre individuelle.

On peut donc identifier * swe en grec dans plusieurs
g~o~pes de formes ou i1 est specialise par des affixes
dlstmcts :

* swe-d- dans idios
* swe-t- dans hes
* swe-dh- dans ethos

Ces quelques exemples eclairent Ie rapport qui unit
Ie cO,n~ept .sign!fie par Ie radical * swe avec un groupe
de denves Imphquant tous une liaison de caractere social
pa:ental o~. ,sentimental, telIe que compagnonnage:
alhance, amlUe.

~i maintena,nt on embrasse l'ensemble des derivationll
qUI sont fondees sur Ie theme * swe) on observe qu'elle~
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se partagent entre deux lignes conceptuelles. D'une part
* swe implique l'appartenance a un groupe de « siens
propres », de l'autre il specialise Ie « soi » comme indi
vidualite. L'interet d'une telle notion est evident, tant
pour Ia Iinguistique generale que pour Ia philosophie .
lei se degage Ia notion de « soi », du reflechi. C'est
l'expression dont use Ia personne pour se delimiter comme
individu et pour renvoyer a « soi-meme ». Mais en meme
temps cette subjectivite s'enonce comme appartenance.
La notion de * swe ne se limite pas a Ia personne meme,
elle pose a l'origine un groupe etroit comme 'ferme autour
de soi.

Tout ce qui releve du * swe devient * swos, lat. suus
« sien » (au sens absolu indique plus haut) et la pro
priete meme ne se definit qu'a I'interieur du groupe
indus dans les limites du * swe. Ainsi, pour revenir aux
termes grecs, * swe explique a Ia fois tdios « particulier
a soi-meme » et hetalros qui implique liaison avec un
groupe de classe d'age ou de profession. La situation
reconstituee par ce rapprochement reproduit Ie sens propre
a l'indo-europeen * swe, qui implique a la fois distinc
tion d'avec tout Ie reste, retranchement sur soi-meme,
effort pour se separer de tout ce qui n'est pas Ie * swe
et aussi, a l'interieur du cercle discriminatif ainsi forme,
liaison etroite avec tous ceux qui en font partie. De Ia
ce double heritage, a Ia fois l'tdi6tes, l'etre social res
treint a Iui-meme, et aussi Ie sodalis, membre d'une
confrerie etroite.

Cette dualite survit, reveIee par l'etymologie, dans
Ies deux formes se du latin, devenues independantes;
se reflechi, indiquant « soi-meme » et se- separatif, sed
« mais » marquant distinction et opposition.

On voit donc qu'iei encore (comme pour Ia liberte)
c'est Ia societe, ce sont les institutions sociales qui four
nissent Ies concepts en apparence Ies plus personnels.
Dans Ia grande unite Iexicale, formee de nombreuses sous
unites, qui procede du terme * swe, se rejoignent a Ia
fois Ies valeurs d'institution et celles de la personne ren
voyant a soi-meme,. preparant, a un plus haut degre
d'abstraction, Ia personne grammaticale.

Ce double rapport est inscrit dans les donnees histo-
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riques. Le sanskrit sva- signifie« sien », mais avec une
valeur technique qui depasse la possession personnelle.
?n .appelle sva- celui qui fait partie du meme groupe
etrolt que la personne ; ce terme joue un role important
dans les dispositions juridiques sur la propriete, l'heri
tage, sur l'accession aux titres, aux dignites. Le terme
co~respoooant. existe avec la meme valeur technique en
Iatm. Dans la loi des XII Tables, il est une clause sur
l'heritage : « si un homme meurt intestat, heres suus
nee eseit (= non sit), et qu'il n'ait pas d'heritier qui soit
un suus. » L'expression heres suus est aussi un archaisme :
car suus, s'il avait seulement Ie sens possessif, n'etait
p~s necessaire.. U:n here~ qui soit un suus, voila ce que
VIse la preSCrIptIOn : il n'y a pas de transmission de
la ~ropriete en dehors des sui, c'est-a-dire du groupe
etrOlt des descendants immediats; elle demeure a l'inte
rieur de la collateralite.

On aper~oit toutes sortes de developpements qui s'amor
c~rai~nt .a. partir de ces con.nexions. Tour a tour la paren
tele JurIdIque et Ia conSCIence de soi, les rapports de
confrerie et l'individualite propre, se constituent en autant
de notions autonomes et developpent des ~roupes de
termes nouveaux. Mais la confrontation et l'analyse de
ces familles lexicales en revelent l'unite premiere et
devoilent 1es fondements sociaux du « soi » et de l' « entre
soi ».
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chapitre 4

phi/os

Sommaire. - Les valeurs specifiques de lat. ciuis « concitoyen »,
got. heiwa- .« groupe familial », skr. leva- « arnical » font
supposer pour l'i. e. *keiwo-, que ces mots permettent de recons
truire, une signification OU se rencontrent notions sociales et
valeurs de sentiment.

Les emplois, notamment homeriques, du grec philos et de
ses derives portent Ie mente temoignage, pour peu du moins
qu'on en saisisse la valeur pleine. Valeur sociale d'abord, et liee
en particulier a l'hospitalite - l'hOte est phi/os et beneficie du
traitement specifique designe par philein « hospiter » -, mais
aussi a d'autres formes d'eogag~ent et de reconnaissance mu
tuels : philein, philotes peuvent impliquer l'echange de serments,
et philema designe Ie « baiser » comme forme reglee de salut
ou d'accueil entre philoi. Des valeurs affectives apparaisseot avec
les emplois qualifiant des relations interieures au groupe fami·
lial : philos « cher », philotes « amour ».

Telles soot les valeurs constantes de philos et l'analyse minu
tieuse des passages ou philos qualifie des objets permet de faire
justice de l'illusioo, aocienne comme la philologie homerique, que
philos ait pu equivaloir a un simple possessif.

Un fait de grande portee est la connexion entre des
termes qui signifient « ami » et d'autres qui marquent
d'une maniere variable la possession. Les emplois de
ces termes mettent en lumiere la liaison etroite des notions
sociales et des valeurs de sentiment en indo-europeen.
Mais cette liaison peut n'etre pas visible au premier
regard.

Considerons Ie terme latin c'iuis « citoyen », d'ou
est derive l'abstrait ciuitas, designant proprement la qua
lite de citoyen et, collectivement, l'ensemble des citoyens,
la cite elle-meme. Ciuis est propre au vocabulaire latin,
a peine represente en italique; en tant qu'iI designe Ie
« citoyen », il n'a pas de correspondant aiIleurs. On
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en rapproche cependant des termes sanskrit et germa
nique qui concordent bien pour la forme, mais qui pre
sentent un sens assez different : skr. seva « amical »,
got. heiwafrau;a qui traduit gr. oikodesp6tes « chef de
famille ». La .forme gotique heiwa- coIncide exactement
avec celles du sanskrit et du latin. Toutes les trois sup
posent un ancien * keiwo-s} devenu en latin theme en -i-.

Nous sommes en presence d'un terme commun a un
groupe de langues et certainement ancien, mais qui a
eu dans chacune une evolution semantique distincte.
Devant ces divergences, certains etymologistes ont revo
que en doute la Iegitimite de ce rapprochement. Mais
les objections ne tiennent pas compte des rapports que
revele un examen plus attentif de ces formes considerees
dans leur contexte propre.

En germanique, la notion est a definir comme familiale
et conjugale. Le compose gotique heiwa-frau;a (avec
frattja « mahre ») traduit gr. oiko-desp6tes en Marc 14,
14 ou Ie sens est « chef de famille (exerl;ant ses devoirs
d'hospitalite) ». Dans d'autres passages ou gr. oiko
desp6tes designe Ie « mahre de maison » par rapport
aux esclaves, Ie gotique use d'un terme different, garda
waldans. Ce choix est instructif. Pour rendre Ie meme
titre grec, Ie traducteur distingue deux notions : Ie
« mahre de maison » est, selon les cas, garda-waldans
« celui qui a Ie pouvoir (waldan) dans I'enceinte de la mai
son (gards) », done celui qui commande aux serviteurs, ou
heiwa-frau;a « celui qui est Ie maItre (frau;a) du groupe
familial (heiwa-) », donc celui qui accueille sous son toit
I'hOte de passage. Le gotique separe la « maison » comme
lieu d'habitation et domaine clos (gards) de la « maison »
comme groupement de la famille et cercle des relations per
sonnelles, qui est denommee heiwa-. Dans les autres
langues germaniques, ce sens se trouve clairement confirme
par Ie vieux-haut-allemand hiwo masc. « epoux », hiwa
fern. « epouse », hiun (v. is!. h;on) h;u) « couple conju
gal », hi-rat (all. Heirat) « mariage », v. is!. hy-ske
« famille », etc. Tout montre que * keiwo- (* kiwo-)
se rapportait en germanique ancien a la situation des
conjoints unis par Ie lien du mariage et au cercle de la
famille.
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Cette notion institutionnelle apparalt aussi dans les
mots sanskrits seva-} siva- qu'on traduit « propice, amical,
cher ». Ils refletent I'aspect sentimental d'une relation
entre groupes. Cela ressort particulierement de la liaison
tres frequente, dans la phraseologie des hymnes vediques,
entre seva-} siva- et sakha « compagnon » (comparer
latin socius), impliquant un certain type de comporte
ment amical a I'egard des partenaires d'alliance.

Enfin Ie latin ciuis est, lui aussi, un terme de compa
gnonnage impliquant communaute de l'habitat et des
dro~ts politiques. Le sens authentique de ciuis n'est pas
« cltoy~n », comme Ie veut une tradition routiniere, mais
« concltoyen ». Nombre d'emplois anciens montrent la
valeur de reciprocite qui est inherente a ciuis} et qui
seule rend compte de ciuitas comme notion collective.
II faut voir dans tiuis la designation que se donnaient
entre eux, a I'origine, les membres d'un groupe deten
teur des droits d'indigenat, par opposition aux differen
tes varietes d'« etrangers », hostes} peregrini} aduenae.
C'est en latin que Ie * keiwos indo-europeen (devenu
* keiw;s) a acquis sa plus forte valeur d'institution. De
l'ancienne relation d'« amitie » que marque ved. seva-.
a celle, mieux affirmee, de « groupe d'alliance matrimo
niale » qui apparah dans Ie germanique heiwa- et enfin
au concept de « copartageant des droits politiques »
que Ie latin ciuis enonce, il y a comme une progression
en trois etapes du groupe etroit a la cite.

Ainsi est retabli Ie lien entre la « maison » Ie cercle
de famille, got. heiwa} et Ie groupement a i'interieur
duquel l'homme qui en fait partie est qualifie de ciuis.
Cette association etroite fait nahre des relations d'amitie :
skr. seva « cher » est une de ces qualifications qui trans
posent Ie sentiment de la communaute en terme affectif.
~on seulement ce rapprochement est irreprochable,

maIS, en outre, il illustre la nature propre de 1'« amitie »
au sta~e ancien des societes dites indo-europeennes, oil
Ie sentiment ne se separe pas d'une conscience viv~ des
groupes et des classes.

De cette meme categorie releve un autre terme, plu.)
complexe et dont l'histoire est propre' aune seule langue,
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Ie grec. En apparence, il revet une signification exclu
sivement sentimentale et n'implique pas, apremiere vue,
de notions proprement sociales : il s'agit de l'adjectif
grec philos (cpLAOe;) « ami ».

En apparence, rien de plus simple que Ie rapport de
phtlos « ami » a philotes, philia « amitie ». Mais deja
nous arrete Ie fait bien connu que chez Romere philos
a deux sens : outre celui d'« ami », philos a la valeur
d'un possessif : CPLAlX yOVVlX't'lX, cp£AOe; vL6e; n'indiquent pas
l'amitie, mais la possession: « ses genoux », « son fils ».
En tant qu'exprimant un possessif, philos se dit sans
acception de personne et se rapporte a la premiere, a
la deuxieme ou a la troisieme personne indistinctement.
C'est une marque de possession qui n'implique aucune
relation amicale. Tel est Ie contraste entre les deux sens
de philos.

On en a beaucoup discute; il sufma de rappeler les
derniers essais d'explication qu'on ait proposes. II n'y
pas en effet de rapprochement immediatement satisfai
sant pour philos. En 1923, Loewe (1) a imagine de rap
procher de philos Ie premier terme de certains noms
de personne germaniques : v.h.a. Bil(i)-Irid, Bil-trud,
Bili-gard, etc., de plus, un adjectif anglo-saxon btlewit
« compatissant ». II ramene tous ces termes au sens
initial de « bienveillant, amical », pour comparer ensuite
Ie theme de l'adjectif anglo-saxon a celui du grec philos.
A cela on peut objecter que d'abord l'interpretation
est faite ad hoc de noms propres qui n'appar
tiennent meme pas au germanique commun; ensuite, Ie
terme anglo-saxon ne signifie pas positivement « arnical » ;
enfin, nous n'avons pas de forme ancjenne germanique
a poser de fa~on certaine dans l'emploi d'adjectif.

Au reste, apres comme avant, il faut expliquer la valeur
po~sessive de philos. C'est ce qu'a senti Kretschmer,
qUI propose une tout autre voie (2). Comme cer
tains autres linguistes, il est parti - inversant la rela
tion des deux philos - du sens possessif. II pense que
Ie sens premier de philos est « sien »; de la, on pas-

(1) Zeitschri/t fiir vergleichende Sprachforschung, 51, p. 187 ss.
(2) Dans Ies Indogermanische Forschungen, .45, 1927, p. 267.
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serait a « ami », et cette evolution de sens se justifierait
par l'analogie de latin suus. Du fait que suus, possessif,
a pu donner lieu a des expressions telIes que sui « les
siens » et aliquem st-lum reddere « faire de quelqu'un
son ami », Kretschmer conclut qu'on passe facilement
de la relation possessionnelIe a celIe d'un lien d'amitie.
Ceci amitne a chercher l'etymologie de philos non plus
comme « cher », mais en tant qu'ancien possessif. Or
ni Ie radical ni la formation en -t- n'ont de correspondant
parmi les possessifs dans les limites classiques de l'indo
europeen. Kretschmer va chercher en lydien un mot,
bilis, qui, selon toute probabilite, signme « sien », et
Ie met en rapport avec philos.

La demonstration est bien aleatoire les conditions
de sens et de forme paraissent egalement arbitraires. Sans
meme discuter la Iegitimite d'une comparaison avec une
langue encore aussi mal connue que Ie lydien, nous
observerons que toute cette construction repose sur la
valeur exclusivement possessive dont Kretschmer est parti.
Mais cette valeur est elIe-meme en question. En fait, ce
n'est pas celIe d'un possessif pur et simple, comme on
serait en droit de l'attendre. Les exemples de possessifs
indo-europeens ne manquent pas chez Romere, notam.
ment les formes de hos (ae;) < * swos. De plus, et c'est
la un point essentiel, philos marque la possession d'une
maniere particuliere et avec des restrictions dont nous
aurons a rendre compte.

Etant donne que la notion de possession que nous
revele philos est re!ltreinte et limitee, on doit, en bonne
methode, chercher au point de depart une relation qui
couvrirait aussi l'autre sens de philos, celui de « ami ».
On voit des lors que l'explication de Kretschmer ne
saisit pas les vrais termes du probleme (1).

II y a enfin une troisieme donnee : Ie verbe philein
(cp~AEi:V) qui ne signifie pas seulement « aimer, eprouver

(1) La meme observation s'applique It Ia plus recente etude sur ce
probleme, celle de H. B. Rosen, Strukturalgrammatische Beitrage l.um
Verstiindnis Homers, Amsterdam, 1967, p. 12 et suiv., qui ramene
tOllS Ies exemples de philos It Ia valeur possessive, sans egard a Is
vanete des contextes ni au sens precis de phileln, phil6tes, philema.
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de I'amitie », mais aussi, des les plus ~ciens textes,
« baiser »; Ie derive philema (cpLA.T)(..l.lX) ne signifie pas
autre chose que Ie « baiser ». Or ni amorJ ni amicus, d'une
part, ni suus de I'autre, n'aboutissent a ce sens precis.
Ainsi une explication, pour etre valable, doit rendre
compte des trois sens.

Pour comprendre cette histoire complexe, il faut se
rappeler que, chez Homere, tout Ie vocabulaire des termes
moraux est fortement impregne de valeurs non indivi
duelles, mais relationnelles. Ce que nous prenons pour une
terminologie psychologique, affective, morale, indique,
en realite, les relations de I'individu avec les membres
de son groupe; et la liaison etroite de certains de ces
termes moraux entre eux est propre a edairer les signi
fications initiales.

C'est ainsi qu'il y a liaison constante, chez Homere,
entre philos et Ie concept de aidos «(XLOWc;), terme tres
interessant, et qui sera considere en particulier. Des
expressions comme : philos te aidoiOs te· (cpLA.OC; 't'E (xLoo~6C;

't'E), aid~s kai phil6tes «(xLO~ x(Xt CPL'A.6't'T)C;), aidelsthai kat
phileln «(XtOE~<T6(xL x(Xt CPLA.E~'II) montrent, de toute evidence,
une connexion etroite. Meme as'en tenir aux definitions
r~es, aidos « respect, reverence» aI'egard de sa propre
conscience et vis-a-vis des membres d'une meme famille,
associe a philos, temoigne que les deux notions etaient
egalement institutionnelles et qu'elles indiquent des senti
ments propres aux membres d'un groupement etroit.

Ainsi, si un membre d'un groupement donne est atta
que, outrage, l'aidos poussera l'un de ses parents aprendre
sa defense; plus generalement, a I'interieur d'un groupe
ment donne, l'un assumera les obligations de I'autre en
vertu de I'aidos; c'est aussi Ie sentiment de deference
a I'egard de celui avec qui I'on se trouve lie.
Quand un guerrier excite ses compagnons defaillants en
leur criant : aidOs! il les rappelle au sentiment de cette
conscience collective, du respect de soi-meme qui doit
resserrer leur solidarite.

A I'interieur d'une communaute plus large, l'aidos
definit Ie sentiment des superieurs envers les inferieurs
(egards, pitie, misericorde, respect de I'infortune), comme
aussi l'honneur, la loyaute, la bienseance collective, I'in·
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terdiction de certains actes, de certaines conduites - de la,
finalement, Ie sens de « pudeur » et de « honte ».

Aidos ecIaire Ie sens propre de philos : tous deux
s'emploient pour les memes personnes; tous deux desi
gnent en somme des relations de meme type. Parents,
allies, domestiques, amis, tous ceux qui sont unis entre
eux par -des devoirs reciproques d'aidos sont appeles
philoi.

II reste maintenant a degager ce qui caracterise en
propre Ie philos, ou Ie rapport de phil6tes. Ce mot abstrait
est plus propre anous renseigner que I'adjectif. Qu'est-ce
que la phil6tes ?

Nous ferons usage pour definir cette notion d'un indice
precieux que nous fournit la phraseologie homerique;
c'est la liaison entre philos et xenos, entre phile2n et
xenizein. Formulons d'embIee ce que cette liaison enseigne
dans nombre d'emplois : la notion de phi/os enonce
Ie comportement oblige d'un membre de la communaute
a I'egard du xenos, de l' «hate» etranger. Telle est la
definition que nous proposons.

Cette relation est fondamentale, dans la realite de la
societe homerique comme dans les termes qui s'y referent.
II faut, pour I'entendre pleinement, .s~ representer la
situation du xenos, de 1'« hate » en V1Slte dans un pays
ou, comme etranger, il est prive de tout droit, de tou~e
protection~ de tout moyen d'existence. II ne trouve accuel1,
gite et garantie que chez celui avec qui il est en rapport
de phi/6tes,. rapport materialise dans Ie sumbolon, si~ne
de reconnaissance, anneau rompu dont les partenaltes
conservaient les moities concordantes. Le pacte condu
sous Ie nom de phu6tes fait des contractants des philoi :
ils sont desormais engages dans la reciprocite de pres
tations qui constitue 1'« hospitalite ».

C'est pourquoi Ie verbe phile2n exprime la conduite
obligee de celui qui accueille a son foyer Ie XenO$ et Ie
traite selon la coutume ancestrale. Les heros d'Homere
insistent maintes fois sur ces liens : « c'est moi, dit
Antenor, rappelant une visite que lui firent Ulysse et
Menelas, c'est moi qui les hebergeai (exeinissa) et qui
les « hospitai » (philesa) dans rna maison » (II. 3, 207).
En verite il nous faut risquer ce neologisme « hospiter »

341



LE VOCABULAIRE DES INSTITUTIONS INDO-EUROPEENNES

pour rendre en que1que mesure un sens encore souvent
meconnu. On comprend pleinementun exemple<::omme
celui-ci : « c'etait un homme riche, mais il etait philos
aux hommes ; car il hospitait (phileesken) tout Ie monde,
sa maison etant au bord de la route » (II. 6, 15). La
relation du sentiment a la conduite, de philos a philetn.
ressort bien ici. Dans l'Odyssee, Ulysse, hospite (xetnos)
chez Laodamas, est invite a faire montre de ses talents
dans la competition. II accepte : je ne recuse, dit-il,
aucun concurrent, a l'exception toute£ois de Laodamas
« car il est mon xenos __ qui pourrait lutter contre son
hospiteur (phiteonti)? » (ad. 8, 208). Ailleurs un mes
sager vient avertir Menelas que deux visiteurs etrangers
(xeino) sont devant la maison : « devons-nous dete1er
leurs chevaux ou les conduire chez un autre, qui les hos
pitera (h6s ke phi/hei)? » (ad. 4, 29). Ailleurs encore,
Calypso raconte qu'un homme survivant au naufrage fut
jete sur son rivage : « je l'hospitai (phileon), je Ie nourris,
et promis de Ie rendre immorte1 » (ad. 5, 135). De cette
liaison etroite entre xenos et philos temoigne Ie compose
homerique phil6xenos « celui pour qui Ie xenos est un
philos » (qualification associee a theoudh « qui revere
les dieux », ad. 6, 121), Ie seul compose avec philo
dont Ie second terme s'applique a une personne.

Les dieux sont dits souvent philetn les mortels, c'est
~-d.ire qu'its leur temoignent les egards et les faveurs
dues aux philoi. C'est pourquoi on dit en retour, d'un
homme, qu'iI est philos theo'isin « philos aux dieux »
et plus specifiquement dHphilos, areiphilos « philos a
Zeus, a Ares ».

Voila Ie fondement institutionnel de la notion de phHos
dans la societe, avec toutes les implications dont ce rap
port personnel est charge. En particulier, la phil6tes
est susceptible de se realiser dans des circonstances excep
tionnelles, et meme entre combattants, comme une conven·
tion solennelle a laquelle Ie sentiment d'« amitie », au
sens banal, n'a aucune part.

Voici un exempIe instructif de l'Iliade (3, 94), Hector
propose que MeneIas et Paris se disputent seuIs Ia pos
session d'HeIene; ils vont s'affronter en combat sin
guller et Ie vainqueur Ia prendra chez lui avec toutes

342

« PHILOS »

ses richesses... OL 0' liA.A.o~ cp~A.6't'l'}'ta xa~ gpx~a mO''teX
'ta.IJ.WIJ.E'II, « Conc1uons, nous autres, une phil6tes et un
engagement par serment. » La phil6tes est mise sur Ie
plan de h6rkia « serments », c'est un rapport de groupe,
consacre par un acte solennel. Ce vocabuIaire est celui
qu'on emploie pour conclure des pactes scelles par un
sacrifice. La. phi/6tes apparait comme une « amitie » de
type bien defini, qui lie et qui comporte des engage
ments redproques, avec serments et sacrifices.

Dans un autre passage de l'Iliade (7, 302), Ie duel
entre Ajax et Hector se prolonge; ils ont combattu
longtemps et la nuit tombe. On les engage a se separer.
Donnons-nous entre nous, dit Hector, des dons afin
que, chez les Acheens et les Troyens, on puisse dire :
ils se sont affrontes en combat singulier 1)8' aih' E'II
cp~A.6't'l'}'t~ 8~E't(..l.a'YE'V ape(..l.i}O'a'll'tE « et ensuite ils se sont
separes, s'etant lies de phil6tes ». Pour temoigner de cette
phil6tes conc1ue, les deux cha~pions echangent leurs
armes les plus precieuses. Hector donne son plus bel arc
et Ajax une magnifique ceinture. Ce comportement, autant
que les formules d'engagement, montre la force contrai
gnante de la phi16tes qui intervient entre des combattants
qui sont des ennemis et qui Ie restent. Dans la circons
tance, il s'agit d'un accord pour cesser provisoirement
Ie combat par consentement mutuel et pour Ie reprendre
a un moment plus favorable. C'est cet accord qu'exprime
Ie mot de phil6tes : acte precis qui lie l'un a l'autre
(eXpe(..l.i}O'(lv'tE) Ies deux partenaires. Mais on voit aussi
que l'engagement prend des formes consacrees. II com
porte l'echange d'armes et de presents. Nous avons la Ie
scenario d'un type d'echange connu qui solennise Ie pacte.

Un autre exemple encore. Quand Hector et Achille
vont s'affronter pour un duel supreme, Hector propose de
convenir que Ie corps du vaincu ne sera pas livre aux
betes. Achille repond : « Ne me propose pas un accord;
il n'y a pas d'engagements (h6rkia pista) entre Ies lions et
les hommes ; Ies loups et les agneaux n'ont pas I'esprit
fait pour s'entendre, mais ils meditent l'un I'autre leur
perte en sorte qu'il n'est pas possible E(..l.£ xa~ 0'£
Cji~A.i}(..l.E'Ja~, oME 't~ Vww opxLa EO'(joV'ta~, que toi et moi,
nous soyons en phil6tes et il n'y aura pas non plus
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de horkia (avant que l'un de nous deux soit tombe) ».
(II. 22, 261-266). lei aussi i1 s'agit d'un engagement
mutuel de nature contraignante. Voila trois exemples qui
montrent jusqu'ou pouvait s'etendre la sphere d'emploi
de philein. Lecomportement indique par philein a tou
jours un caractere obligatoire et implique toujours reci
procite; c'est l'accomplissement des actes positifs qu'im
plique Ie pacte d'hospitalite mutuelle.

Dans ce contexte institutionnel s'eclaire aussi l'acception
particu1iere du verbe philein comme « baiser » (grec
moderne philo « baiser ») determinant Ie sens exclusif
du derive phtlema « Ie baiser ». lei encore i1 faut rapporter
a leur valeur premiere les termes qui nous semblent seu
lement marquer l'affection. L'acte de « baiser » a sa
place dans Ie comportement d' « amitie » et comme
marque de reconnaissance entre phtloi. Cet usage n'etait
pas propre ala Grece. Herodote Ie signale chez les Perses
et i1 se sert en Ie decrivant du verbe philein comme de
l'expression naturelle. Voiei ce texte tres instructif :

« Quand les Perses se rencontrent sur les chemins, on
peut reconnaitre a ce signe si ceux qui s'abordent sont
du meme rang : au lieu de se saluer par des paroles, ils
se baisent (phiteousi) a la bouche. L'un des deux est-il
de condition Iegerement inferieure, ils se baisent (phileousi)
'sur les joues. Si l'un est d'une naissance beaucoup plus
basse, il se jette a genoux et se prosterne devant l'autre »
(I, 134, trad. Legrand).

La meme coutume est rapportee chez Xenophon :
« Au moment du depart de Cyrus, ses parents (sun

geneis) prirent conge qe lui en Ie baisant (philountas) sur
la bouche, suivant une coutume qui subsiste encore au
jourd'hui chez les Perses » (Cyropedie I, 4, 27).

Faut-il rappeler, a l'epoque chretienne, Ie « baiser »
(philema, lat. osculum), signe de reconnaissance qu'echan
gent Ie Christ et ses disciples, puis les membres des pre
mieres communautes? Plus recemment, Ie baiser est Ie
geste qui consacre Ie chevalier dans la ceremonie de l'adou
bement, et aujourd'hui encore il marque la reception du
dignitaire dans un ordre de chevalerie, lors de la remise
des insignes.
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Sous ces diverses manifestations, nous retrouvons Ie
meme rapport aneien de faveur, de I'hospitant a I'hospite,
du dieu aux hommes, du maitre a ses inferieurs, du chef
de maison aux membres de sa famille. C'est un lien etroit
qui s'etablit entre les personnes et qui fait alors de cette
« amitie » quelque chose de personnel. .

Ce raPROrt mutuel comporte ou entraine une certame
forme de sentiment, qui devient oblige entre les parte
naires de la ph#.otes. La manifestation de ce rapport est
l'accueil du phi/os au foyer de son phi/os, les presents
echanges, Ie rappel des liens semblables eta~lis entre l~s

ancetres des partenaires, et, parfois, des allIances matrt·
moniales conclues a l'occasion des visites faites ou rendues.

Tout cela colore de sentiment les rapports entre philoi
et, comme il arrive, l'attitude sentimentale va au-dela de
!'institution; Ie nom de philos est etendu aux proches
vivant au meme foyer que Ie maItre de maison, en pre·
mier a celle qu'il y a fait entrer comme epouse. De la,
frequemment, la qualification de phi/e appose a alokhos,
akoitis « epouse » chez Homere. Certains emplois laissent
encore voir la nature de ce rapport et comment il se
tattache a la norme aneienne, par exemple ce passage de
l'Iliade (9, 146-7) :

« Je possede, dit Agamemnon, trois filles en mon
manoir. Qu'Achille emmene celle qu'il voudra comme
phile dans la maison de PeMe, et sans meme m'offrir
de presents .»

Du fait qu'elle est emmenee dans les formes requises,
Ia jeune fille donnee par son pere et que Ie jeune epoux
introduit dans sapropre maison, se trouve liee ace groupe
familial par les conventions autant· que par un rapport
affectif : les conditions dans lesquelles son pere l'a donnee
font d'elle en quelque sorte Ie gage d'une philotes conclue
entre les deux hommes, en meme temps qu'elle acquiert,
installee au foyer, Ie statut de phi/e akoitis, d'epouse
(d. II. 9, 397).

Une valeur affective s'attache a phi/os qui devient
epithete ou terme d'adresse a l'egard de ceux qui vivent
au foyer, que ce soit comme parents: pere, mere, femme,
cnfants, ou comme familiers, telle la vieille nourrice
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(maia) Euryclee. II sert de terme affectueux et cette
qualite trouve, apres Homere, une expression propre dans
l'abstrait philia « amitie », distinct de phil6tes, ainsi que
dans l'acception courante, deja homerique, du verbe
philein « aimer » (d'amour sensuel).

lci se place Ie developpemefit Ie plus singulier de cette
histoire semantique. II caracterise en propre la langue
ou Ie style homerique. L'emploi de philos, depassant la
sphere des relations humaines, s'etend a des objets de
nature tres variee, et auxquels on ne peut guere appliquer
la qualification commune et constante de « cher ». Appa
remment philos ne denote alors rien de plus qu'un rap
port de possession, il devient l'equivalent d'un simple
possessif, et en general on Ie traduit comme tel. Mais
on ne s'accorde pas sur l'explication.

II faut commencer par delimiter l'application de ce
possessif. On peut la diviser en trois groupes d'emploi.
Philos apparait souvent, d'abord, avec les notions les plus
etroitement liees a la personne : arne, creur, vie, souffle;
parties du corps : membres, genoux, poitrine, paupieres,
et generalement en fonction reflexive. Puis avec des termes
designant des lieux supposes chers, notamment la « terre
patrie » (phi/en es patrida gatan est une clausule fre
guente), ou Ie « retour» (n6stos). Enfin, une petite serie
de termes qui ne semblent pas comporter de valeur affec
tive : dons, maison, vetements, lit, et qui relevent de
la simple possession.

Comment classifier ces notions par rapport aux person
nes qui re~oivent habituellement l'epithete philos, c'est
a-dire, comme on l'a vu, ceux qui sont unis par une
relation de xenia, ainsi que les membres de la famille,
pere, mere, epouse, enfants ? Et comment etablir la tran
sition entre ces emplois, dont plusieurs ont beaucoup
d'exemples, et ceux qui se rapportent a une institution?

Certains ont imagine que Ie sens possessif de philos,
appose par exemple a ~tor « creur », resulterait de l'ac
ception de philos avec les termes de parente. Comme on
dit « les miens; les siens » pour les membres de sa
famille, philos se serait restreint a la fonction de posses
sif. Mais ce raisonnement peche a la base: dans l'expres
sion « les miens » pour « mes parents », c'est Ie trajet
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inverse qui est accompli, du possessif a la relation de
parente.

D'autres pensent qu'il faut au contraire donner a philos
Ie sens premier de « sien », illustre par les emplois
possessifs, et que de la seulement se serait degagee la
notion de « cher ». Le probleme serait ainsi resolu aux
moindres irais. Mais cette solution remplacerait une dif
ficulte par ime autre, plus grave encore : comment un
simple adjectif possessif aurait-il produit une telle diver
site d'acceptions, et acquis une telle richesse conceptuelle ?
Le fait serait sans exemple. Enfin, comme il a ete montre
ci-dessus, phi/os est enracine dans les institutions les plus
~.nciennes de la societe et denote un type specifique de
relations humaines. Ce serait deja une raison suffisante
de rejeter cette filiere semantique.

On se trouve finalement devant deux solutions aussi
peu satisfaisantes l'une que l'autre. C'est se leurrer que
de croire qu'on puisse, de « cher » ou « ami », passer
a« personnel» et aboutir a « sien ». Dne telle evolution
ou Ie sens premier irait s'affaiblissant tres vite, n'est
guere concevable. Mais c'est aller contre l'evidence que
d'inverser les rapports et de poser a l'origine un pos
sessif « sien » qui aurait progressivement acquis Ie sens de
« ami » ou « cher ».

Tel est l'etat present de la question. Nous nous trou
vons places devant un choix qui semble sans issue. Ces
conditions meme, dans leur singularite, suggerent que Ie
dilemme pourrait etre ne d'interpretations inexactes. II
faut alors reprendre Ie probleme a la base. Le point crucial
est dans cette relation du sens « affectif » au sens « pos
sessif ». Deja on a vu qu'ufie des deux donnees fonda
mentales, la notion d' « ami », est a reinterpreter dans
Ie cadre des rapports d' « hospitation ». Qu'en est-il
alors de l'autre donnee, celle de philos comme « posses
sif » ? Un nouvel examen s'impose ici aussi. Nous allons
donc parcourir les' exemples homeriques, partout enre
gistres comme indiquant simplement la possession, ou
philos qualifie des objets autres que des personnes. Nous
enumerons ici ces liaisons, l'une apres l'autre, en com
mentant brievement les citations principales. Les contextes
sont toujours importants en pareille matiere.
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PhUos avec d~ron « don ». Le contexte de phila d~ra

(Odyssee 8, 515) est clair A souhait : la situation est
celle de l'hospitant (xeinodokos) vis-A-vis de l'hospite
(xetnos). Alkinoos rappelle les devoirs qui s'imposent :
on Ie reconduit (pompe),· on lui offre les phila d~ra qui
sont les « cadeaux d'hospitation », en vertu de la relation
enoncee ci-dessus entre philos et xenos. L'expression re
vient dans Ie discours de remerciement d'Ulysse AAlkinoos
qui l'a heberge : pompe kai phila d~ra (13, 41). Ailleurs,
(II. 24, 68), les phila dora d'Hector sont les dons qu'il
offre A Zeus, et celui-ci en retour tient Hector pour
philtatos A son egard et envers tous les dieux. Le terme
illustre ici Ie rapport des hommes et des dieux, mutuelle
ment philoi. On a donc applique aux « dons » la quali
fication propre aceux qui les offrent en marque d'hospita
tion, et philos n'est nullement possessif.

Philos avec doma « maison » (ad. 18, 421) nous
ramene Ala meme situation: « Laissons, dit Amphinomos,
cet hospite (xeinos) aux bons soins de Telemaque, puis
qu'il est venu sous son toit hospitant (tou gar phflon
hiketo doma) ». C'est evidemment encore la liaison
philos-xenos qu'il faut reconnaitre ici : philon doma est
la maison de celui qui se conduit en philos.

Philos avec demnion « lit » (ad. 8, 277) ; phila demnia
designe Ie « lit conjugal » dans l'episode d'Hephaistos
trompe par sa femme. On a vu plus haut que philos
est l'epithete frequente de akoitis, alokhos, de la femme
et du foyer. L'infortune d'Hephaistos met en relief ici la
valeur de l'adjectif : Ie lit qui est dit phi/os en tant que
conjugal, a ete Ie lieu de la tromperie, il sera aussi Ie lieu
de la vengeance.

On rejoint ainsi les emplois OU philos est appose Ades
termes d'habitation.

Avec oikion « gite, maison »; phila oNeia est Ie gite
OU l'oiseau retrouve ses petits (II. 12, 221). Tres fre
quente est la formule phile gala pout la terre natale, A
laquelle revent les exiles, les errants, ceux qui guerroient
au loin ; la terre qui porte leur foyer. C'est surtout quand
ils expriment leur desir d'y retoumer que la locution philen
es patrida gaian « dans la terre patrie phile » se charge
de sa force affective. Aussi ne s'etonnera-t-on plus de
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trouver philos aup!es de nostos « retour au foyer » (11.
16, 82). Tout ce que phi/os suggere quand il evoque des
personnes vivant au meme foyer est transfere ici a la
« terre » qui abrite ce foyer et au « retour » que l'homme
espere. Reduire tout cela aun simple possessif est vider
phi/os de son sens vrai.

II faut Jestituer encore toutes les composantes de l'ad
jectif pour interpreter phi/os avec heimata « vetements »
(II. 2, 261).

« (Prends garde, lance Ulysse A Thersite, si tu con
tinues tes insolences), je t'enleverai les phila heimata, Ie
manteau et la tunique qui couvrent ta virilite (aido) et je
te rouerai de coups avant de te chasser honteusement. »

II y a ici un rappel de la relation qui unit philoset
aidos (d. ci-dessus) dans une acception particuliere: les
vetements sont a la fois. dans une relation d'intimite
avec celui qui les porte (ce sont les vetements qui pro
tegent la pudeur) et dans une relation de convenance
al'egard de la societe. « Les vetements qui te sont phi/a»
est ici encore une transposition de philos applique a
des personnes.

On passe maintenant a un autre groupe de notions,
les membres et parties du corps caracterises par philos.

Certains exemples ne pretent a aucun doute quant au
plein sens de philos. Quand Priam supplie Hector de ne
pas exposer au combat sa vie qui est phile (II. 22, 58),
c'est un pere qui parle, tremblant dans son affection.
Quand Achille annoilce qu'il ira a la rencontre d'Hector
« destructeur de la tete phi/e » ( II. 18, 114), il faut bien
entendre que la tete de Patrocle lui etait phile, etant celle
d'un philos. Un peu plus subtil, mais pleinement compre
hensible, Acondition qu'on Ie remette dans son contexte,
est l'emploi d'abord surprenant avec laimos « gosier »
(II. 19, 209). Mais qu'on lise tout Ie passage; Achille se
refuse A suspendre Ie combat avant d'avoir venge Pa
trocle :

« Aucune nourriture ni boisson ne saurait passer dans
mon gosier phi/os, alors que mon compagnon (hetairos)
est mort, et qu'il git, entoure de ses compagnons pleu
rants. »
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Cette doweur d'Achille est celle d'un philos, et Ie sen
timent d'avoir perdu son hetairos lui fait rejeter Ie soud
de la nourriture. Plus loin, quand anouveau les anciens
Ie pressent de prendre son repas, Achille s'exclame a
nouveau, avec une repetition significative de l'epithete,
mais cette fois en rempla~ant Ie « gosier » par Ie
« creur » :

« Non, ne me.demandez pas de rassasier de nourriture
et de boisson mon philon ~tor, quand un chagrin atroce
me penetre. » (Ibid. 305-7.)

Avec ~tor « creur » ou avec laimos « gosier », dans
une circonstance OU tout rappelle a Achille son ami
perdu, Ie sens de philos demeure celui que l'institution
et Ie sentiment consacrent. II y a seulement une trans
position, hardie avec laimos (e'en est Ie seul exemple),
frequente avec hor, qui fait passer aune partie du corps
In qualification due a la personne.

Avec khe2res « mains », philos conserve en plusieur~
passages sa fonction propre : lever vers les dieux philas
kheiras (II. 7, 130), c'est bien Ie geste qui convient a
ceux que lie aux dieux un rapport de philotes. Quand
Ino recueille, khersi philesi, Ulysse epuise par un nau
frage (Od. 5, 462), l'epithete repond bien a l'intention
d'accueil et de protection. De meme les marins echoues
dans l'ile du Soleil chassent pour se nourrir oiseaux ou
poissohs, philas h6 ti kheiras hikoito « tout ce qgi s'of
frait a leurs mains philas » (Od. 12, 331) : ici encore Ie
geste des mains qui se tendent, pretes a recevoir, est celui
des philoi aqui des dons sont offerts ; l'epithete denote un
comportement qui'imite celui de l'accueil.

La aussi est Ie sens d'un passage de l'Iliade (18, 27'
ou Achille, afflige de la mort de Patrocle, se dechire Ie
visage philesi khersi : la douleur d'un philos est trans
posee aux mains qui la manifestent.

Avec gounata « genoux », philos doit aussi etre rendu
a sa fonction propre. Que signifie Ie geste d'Euryclee
deposant sur les genoux, phila gounata, d'AutoIycos Ie
nouveau petit-fils que sa fille lui a donne (Od. 19, 401) ?
II s'agit d'un rite de reconnaissance, les phila gounatu
du pere ou de l'aieul re~oivent Ie nouveau-ne et Ie Iegi-
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timent ainsi comme membre de la famille. Ce meme rap
port entre Ie lien de parente et l'expression phila gounata
eclaire un autre passage de l'Odyssee (21,55), quand Pene
lope prend sur ses phila gounata l'arc d'Ulysse toujours
a~sent et s'ablm~dans les sanglots. Significatif encore, mais
d ~e autr~ ,mantere, est philos pour les genoux du guerrier,
sOtt,dans ~ epreuve du combat: Hector heurte aux genoux
(phtla gounata) par son propre bouclier (II. 7, 271) ; ou
dans l'affrontement du destin : « aussi longtemps, dit
Achille (9, 610) et repete Agamemnon (10, 90), que Ie
souffle subsistera dans rna poitrine et que se mouvront mes
phil~ gounata ». C'est a ce moment, quand, choisi par Ie
destm de Zeus, Ie heros affronte l'epreuve supreme et doit
combattre jusqu'a la limite de ses forces, qu'il parle de ses
phila go~n~t~ : ses genoux Ie soutiendront jusqu'au bout,
tls ne defatlltront pas, et en cela ils se montreront phila.
Le contexte fait comprendre ce que represente cette qua
lite dans une pareiUe circonstance.

Tres voisine par Ie sens est la liaison de philos avec guia
« membres » : les phila guio du guerrier se « denouent »
se « fatiguent » au combat. II faut voir dans philo gtli~
une expression aussi signifiante que phaidimaguza « mem
bres brillants ».

Nous en venons enfin aux exemples - et ils sont fort
nombreux - OU philos accompagne Ie nom du « creur » :
philon hor (ou kh) est une locution si frequente qu'eUe
passe pour Ie type meme de l'emploi « possessif » de
philos. Nous croyons, tout au contraire, que l'adjectif
garde ici encore sa pleine force et qu'il suffit bien souvent
de se referer au contexte pour Ie voir. Nous nous canten
terons par necessite de quelques exemples.

l?ans Ie premier chant de l'Odyssee i1 n'y en a pas
moms de six. Athena veut flechir son pere Zeus en
faveur d'Ulysse : « ton creur (philon) ne se laisse-t-il
done pas atrendr:ir? }) tv. -601 et elle lui rappelle qu'au
trefois il prenait plaisir aux offrandes d'Ulysse. Elle veut
done que Zeus redevienne philos a regard d'Ulysse, et
elle repete (v. 82) : « s'il est philon aux dieux
qu'Ulysse puisse retrouver son foyer ... ». Dans les rela
tions familiales : Telemaque s'afflige en son creur (philon)
quand il revoit en memoire son pere (114), et Ie creur
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(phtlon Mr) de Penelope se ronge quand Ie chant de
l'aede lui rappelle son deuil (341). Dans Ie rapport d'hos
pitalite : TeIemaque accueille Ie xenos, veut Ie r~tenir et
l'assure qu'il rentrera baigne, comble de cadeaux et heu
reux dans son cceur phi/on (310). Mais Ie xenos (en fait
Athena deguisee) s'excuse de nepouvoir rester: il revien
dra prendre Ie cadeau que son cceur phi/on incite TeIe
maque a lui donner (316). C'est la terminologie de la
philotes, et l'epithete est seulement transferee de l'hos
pitant a son creur.

Qu'on lise encore: Ie creur phi/on de Menelas se brise
quand il apprend que son frere a ete assassine (ad. 4,
538) ; Ie creur phi/on de Penelope s'afflige, craignant pour
son fils (804), et il est soulage quand un songe .le ras
sure (840). Parfois on joue dans la meme expreSSIOn sur
un double sens. Menelas apprend de Protee qu'il doit
retourner aux rives de l'Egyptos avant de revenir chez
lui et de retrouver ses phi/oi. sa famille (475), et alors
son creur philon se lamente (481). lei les deux emplois
sc font echo. Mais quand Menelas rappelle la vaillance
d'Ulysse et dit n'avoir jamais vu heros qui eut un creur
phi/on pareil au sien (270), il eveille en echo la plainte de
Telemaque: « de quoi lui a-toil servi d'avoir un cceur de fer
(kradie sideree) en sa poitrine? » (293). lei, comme
dans les phi/a gounata, la qualit~ est de ne pas defaillir,
de rester constant et ferme.

II faudrait de longs chapitres pour enumerer et ana
lyser avec Ie soin desirable tous les exemples de ce phi/os
dit « possessif ». Nous pensons cepen~ant en avoir inter
prete les plus notables. Cette verification etait necessaire
pour devoiler une erreur seculaire, aussi vieille proba
blement que l'exegese homerique, et que les generations
se sont tran8.\l1ise. Le probleme de phi/os est a reprendre
entierement. II faudra partir des emplois et des contextes
qui reveIent dans ce terme un reseau complexe d'asso
eiations, les unes avec les institutions d'hospitalite, les
autres avec les usages du foyer, d'autres encore avec les
comportements affectifs, pour entendre pleinement les
u-anspositions metaphoriques auxquelles il a pu se preter.
Toute cette richesse conceptuelle a ete ensevelie et echappe
aux regards depuis qu'on reduit philos ou aune notion
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vague d'amitie ou aune notion fausse d'adjectif possessif.
II est grand temps de reapprendre a lire Homere.

Quant a l'etymologie de phtlos, il est clair maintenant
que rien de ce qui a ete avance ace sujet ne tient plus (1).
Nous savons maintenant que la protohistoire du
mot appartient au grec Ie plus aneien : Ie mycenien a
deja des .noms propres composes avec phi/os: pi-ro-pa
ta-ra (= Philopatra), pi-ro-we-ko (= Philowergos), etc.
On n'a done pas fini d'en discuter l'origine. II est plus
important de commencer a voir ce qu'il signifie.

(1) L'interpretation de philos donnee ici depasse et compl~te large.
ment celle qui avait ete proposee en decembre 1936 A une seance de
la Societe de Linguistique, et qui est resumee dans Ie B. S,,L. 38,
1937, Proces-verbaux, p. X.
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chapitre 5
l'esc1ave, l'etranger

SommaiTe. - A l'homme libre, ne dans Ie groupe, s'oppose
l'etranger (gr. xenos), c'est-a-dire l'ennemi (lat. hostis), suscep
tible de devemr mon h6te (gr. xenos, lat. hospes) ou mon esclave
si je Ie capture a Ia guerre (gr. aikhmalotos, lat. captiuus).

Necessairement etranger, l'esclave porte, dans les Iangues indo
europeennes, meme modernes, soit un nom etranger (gr. domos,
lat. seTuus), soit un nom d'etranger (esc/ave < Slave).

La notion d'esdave ne comporte pas de denomination
unique: ni pour l'ensemble des langues indo-europeennes,
ni meme dans plusieurs groupes dialectaux.

Dans les civilisations anciennes, la condition de l'es
clave Ie met hors de la communaute. C'est sous cette
definition negative que se presente Ie nom de l'esclave.

II n'y a pas d'esclaves qui soient citoyens. Ce sont
~oujours des gens du dehors, introduits dans la cite d'abord
comme prisonniers de guerre. Dans la societe indo-euro
peenne primitive comme dans les vieilles societes non indo
europeennes (sumero-accadienne par exemple), l'esclave
est un homme sans droits, soumis a cette condition en
vertu des lois de la guerre.

Un peu plus tard, l'esclave peut etre acquis par achat.
Dans les grands marches de l'Asie Mineure affluent des
esclaves en provenance de toutes regions; mais en defi
nitive leur etat remonte toujours a celui de prisonniers
de guerre ou de gens enleves par des pillards. L'Asie
Mineure en fournissait de larges contingents, a en juger
par les sobriquets d'esclaves, qui sont souvent des ethni
ques : Phrygien, Lycien, Lydien, Samien, etc.

On con~oit dans ces conditions que l'esc1ave soit
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assimile a un etranger, et qu'll mt des noms locaux et
specifiques. En outre certaines qualifications Ie definissent
comme capture ou achete. II y a done deux series de
designations, qui peuvent parfois coincider; celIe du pri
sonnier de guerre, celIe de 1'esclave proprement dit.

Considerons, en premier lieu, Ie « prisonnier de guer
re ». Sa condition s'exprime souvent par des mots varies
qui veulent dire « pris », « prisonnier » ; tel est Ie cas de
lat. captus} captiuus} de gr. aikhmalotos (atXllci)"W't'Oc;),
homerique dour£ktetos (ooup£x't'Tl't'oc;), gotique frahun
jJans} v. slave plen'iniku (russe plennyi). Le grec aikhma
lotos est a considerer d'un peu plus pres, non pas que Ie
sens litteral, « pris a la pointe de la lance », soit obscur ;
la composition du mot etait claire pour les Grecs eux
memes; a preuve Ie doublet dour£ktetos qu'lls ont fabri
que avec Ie nom (d6ru) de la lance comme premier ele
ment. Mais aikhmalotos n'est pas d'une interpretation
aussi immediate qu'll semblerait. -alotos ne signifie pas
simplement « pris »; c'est une traduction un peu som
maire. II y a dans Ie radical de haUskomai (ci)..£axollal.)
1'idee d'etre saisi soudain, d'etre pris sur Ie fait, sans
capacite de se defendre, qu'il s'agisse d'une ville ou d'un
homme : de la Ie sens du parfait keloka (i))..wxa) « je
suis perdu », entre les autres formes assez irregulieres
qui se rattachent a haUskomai. Cette notion de surprise
qui abolit la capacite de resistance cree une -expression
tout a fait differente de captus} captiuus} tires de capio
~ prendre avec la main ».

Le substantif aikhm~ (atXIl1) est aussi a considerer
II designe la « pointe de la lance »; puis par extension
1'arme tout entiere, lance, pique, javelot, on ne sait trop.
Ce qu'on doit noter est que aikhm~ est l'arme par excel
lence du combattant homerique, au point que Ie derive
aikhmeth (atXllTl't'1)C;) est Ie terme poetique pour « guer
rier », et qu'il a toujours chez Homere la valeur d'un
terme noble. Pour mettre fin au combat d'Ajax et d'Hec
tor, Talthybios leur dit : « Vous etes tous deux aimes de
Zeus... vous etes tous deux des guerriers (valeureux)>>
a.llcpo't'ipw yap acpwt cpt.)..E~... ZEUC;, \ eXllCPW 0' atXllTl'tQ:
(II. 7, 280-281). L'arme dite aikhm~ est done ceUe qui
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specifie Ie gu~rrier, sans laquelle iI perd sa qualite et,
partant, sa pUIssance au combat.

En iranien! 1a designation du « prisonnier de guerre »
emprunte une image un peu differente : moyen-iranien
dast-grab litt. « pris par la main ». Cette fois, c'est la
main qui est 1'instrument de la prise, comme Ie suggere
aussi captiuus et Ie haut-allemand halta} tire du radical
correspondant a lat. tapio. Le verbe iranien grab- « pren
dre » est employe des les inscriptions perses achemenides
de Darius pour dire « prendre des prisoillliers de
guerre ». Dasta « main» se rapporte a la meme notion:
« il 1'a Mis dans rna main », dit Darius d~Ahura Mazda,
au sujet d'un ennemi. Ainsi dasta et grab- conjoignent
leurs valeurs propres dans 1'expression de la prise de
guerre. De meme l'armenien ;erb-a-kal « prisonnier de
guerre » (litteralement « pris par la main »), calque Ie
moyen-iranien dast-grab ; c'est un nouveau temoignage des
influences iraniennes en Armenie.

Tous ces composes depeignent Ie prisonnier de guerre
d'apres la maniere dont il a ete pris. Mais ce ne sont pas
les seuls termes. II faut mentionner encore : vieil iranien
banda(ka), skr. bandhin} qui definissent Ie prisonnier
comme ce!ui qui est « lie ». Nous trouvons en gotique
ft'ahun pans} participe de frahinpan « faire prisonnier,
aikhmalotizein », d. hunps « prise de guerre, aikhma
los£a », v. angl. hunta « chasseur' », huntian « chasser »
(anglais hunt), derives d'une racine non attestee ailleurs
et specialises dans la terminologie de la chasse et de la
guerre. A la meme notion se rapporte v. slave plenu
« butin » (russe pol6n), d'ou pleniti « faire prisonnier »,
et "plen'iniku « prisonnier », a quoi repond lituanien
pe&nas « gain, avantage », skr. patza- « enjeu », ce qui
orienterait vers la racine '~pel- de gr. polein « mettre en
vente » (d. ci-dessus p. 133 s.) et associerait 1'idee de
« butin, pris.~ de guerre » a celIe de « profit economique ».

En second lieu, voyons Ie nom de l'esclave.
Le terme grec Ie plus connu, doulos (oou)..oc;), est usue!

a l'epoque homerique, bien qu'il n7 apparaisse pas chez
Homere; mais des derives sont deja. homeriques, tels Ie
feminin doule et l'adjectif doulios (00u)..1.0c;), dans des
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expressions comme doulion ~mar (oov)..~ov Til-Lap) « jour
de la servitude, conditiqn d'esclave » (v. notamment, II. 6,
463).

II y a chez Homere d'autres mots tels que dmas (o~)
et aussi dans une certaine mesure oiketes (otXE-tT)C;), bIen
que la distinction soit difficile a faire, pour. ce demier,
entre « serviteur » et « esclave ». Nous lalsserons ces
deux termes de cote; ils sont derives clairement du nom
de la « maison » (d. ci-dessus p. 305). A peu pres equi
valent est Ie famulus latin, bien que la representation soit
differente. De famulus a ete tire Ie collectif familia.
Ce qui constitue la familia, c'est, etymologiquement, l'en
semble des famuli, des serviteurs qui vivent au meme
foyer. La notion ne comcide done pas avec ce que nous
entendons par « famille » c'est-a-dire exdusivement ceux
qui· sont unis par la parente.

II semble qu'on puisse associer a cette notion Ie terme
doftlos nom specifique de l'esclave, si 1'0n accepte Ie
temoig~age d'Hesychius qui donne doftlos glose oikia
« maison » et un compose dolodomeis.• glose oikogeneis
« nes a la maison ». En consequence doftlos serait voisin
par Ie sens de oiketes, a quelque dialecte grec qu'il ait
appartenu d'abord. .

Mais voila que doftlos est apparu en mycemen sous la
forme do-e-ro (do-e-lo) , qui suppose un prototype
"'dowelo- ou *doselo-. Cela complique beaucoup Ie pro
bleme de l'origine de ce terme, qui etait done us~el dans
Ie monde hellenique des Ie xne siecle pour Ie moms. On
envisagera deux hypotheses seules, compatibles avec cette
situation Un ancien * doselo- pourrait etre compare pour
Ie radical au terme indo-iranien diisa- qui, on l'a VU, a
pris en indien Ie· sens de « barbare, esclave ». Mais on
a vu aussi que diisa-, a I'etat indo-iranien, n'etait proba
blement qu'un nom de l' « homme » (d. p. 318). On dis
cerne mal comment Ie correspondant aurait abouti des Ie
grec Ie plus ancien, sous la forme * doselo-, au sens d' « es
clave ». II ne reste ainsi qu'a supposer, comme on l'avail
fait anterieurement, que doftlos est pris a une langue
nonindo-europeenne du bassin egeen. Mais alors l'em
prunt aurait ete fait beaucoup plus tot qu'on ne Ie pen~ait
et serait entre en gree sous la forme que Ie mycemen
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represente par doelo. Les chances d'en retrouver l'origine
s'eloignent dans la mesure metne OU l'apparition du terme
en gree recule dans Ie temps.

D'autres indices nous portent a considerer dolilos
comme un mot etranger. C'est d'abord la repartition
geographique des noms propres en doulo- qui a fait pen
ser a une origine asianique, sans toutefois qu'on puisse
specifier la langue d'Asie Mineure a laquelle Ie mot se
rattacherait. Lambertz a reuni des exemples anciens
de dolilos et les noms propres tres nombreux composes
avec doftlos (1). La plupart de ces noms se trouvent
attestes en Asie Mineure; si bien qu'il semble probable
que dotllos provient d'Asie Mineure.

D'ailleurs on ne serait pas surpris que Ie gree ait em
ploye un terme etranger pour designer l'esclave, puis
que - et c'est la une condition frequente de cette deno
mination en indo-europeen - l'esclave est necessairement
un etranger : les peuples indo-europeens n'ont connu que
l'exodoulie.

Cette condition se verifie dans l'histoire du mot latin
seruus (2). II est impossible de considerer seruus comme
un derive du verbe seruare et d'imaginer que Ie seruus
avait pour fonction de « garder ». Le verbe seruare a
une etymologie indo-europeenne claire : av. harva « qui
surveille », gr. horan (opCiv) « observer, considerer ».
Mais seruus enonce la condition juridique et sociale
d'« esclave » et non une fooction domestique determi
nee. Assurement Ie seruus n'est pas charge de seruare.

Comme aucun citoyen ne peut etre esclave a Rome,
c'est tres probablement hors de Rome et du vocabulaire
l'Omain qu'il faut rechercher l'origine du mot seruus. Or,
nous avons de nombreux temoignages onomastiques qui
prouvent que Ie radical de seruus existait en etrusque sous
la forme serui·, serue-. On trouve aussi dans l'onomastique
latine des noms propres latins de formation etrusque, tels
que Seruenius, Seruena, Seruoleni, avec des suffixes qui
caracterisent les noms latins d'origine etrusque. II est done

(1) Clotta V, 1914, p. 146, n. 1.
(2) La demonstration a ete publiee au tome X de Ia Revue des

Etudes LAtines (1932), pp. 429 ss.
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probable que seruus est un terme etrusque, bien qu'on
ne l'ait pas encore retrouve dans les inscriptions etrusques
que nous s9mmes capables d'interpreter. Ainsi, dans des
conditions historiques differentes, on retrouverait pour
seruus la meme situation initiale qui est vraisemblable
dans Ie cas de doulos.

On peut rappeler aussi Ie terme moderne esclave : c'est
proprement Ie nom meme des Slaves sous la forme slave
du sud (serbe ou avoisinante), un ethnique Sloveninu.
De Sloveninu derive une forme grecque, byzantine
Sklavenoi (!:xA./X.61]voL) (ital. schiavoni) qui, traitee comme
derivee, a produit l'ethnique Sklavoi (!:xM.6oL). De la, dans
Ie monde occidental tout entier, esclave et les formes appa
rentees. Un autre parallele se presente dans Ie monde
anglo-saxon, ou wealh « esclave » veut dire proprement
« Ie Celte », Ie peuple soumis.

Autre parallele encore, medieval celui-ci; il ne s'agit
pas de l'esclave, mais du vassal, qui se trouve dans
une cO:ldition inferieure et soumise : vassus (d'ou vassa
lis) est en latin de l'epoque un emprunt a la forme cel
tique representee par irl. foss} gall. guas} qui signifient
tous deux « serviteur, esclave ».

Ainsi, chaque langue emprunte a une autre la designa
tion de l'esclave. Un peuple designe meme l'esclave du
nom d'un peuple voisin, si celui-ci lui est soumis. On
voit apparaitre une correlation' semantique profonde entre
l'expression de « l'homme libre » et celIe opposee de
<I l'esclave ». L'homme libre se designe camme ingenuus,
comme « ne dans » la societe consideree, donc pourvu
de la plenitude de ses droits ; correlativement, ce1ui qui
n'est pas libre est necessairement quelqu'un qui n'appar
tiel\t pas a cette societe, un etranger sans droits. Un
esclave est quelque chose de plus : un etranger capture
ou vendu comme butin de guerre.

La notion d'etranger ne se definit pas dans les civili
sations antiques par des criteres constants, comme dans les
societes modernes. Quelqu'un ne ailleurs, a condition
qu'on soit lie avec lui par cer.taines conventions, jouit de
droits specifiques, qui ne peuvent pas etre reconnus aux
citoyens du pays meme : c'est ce que montre Ie grec xenos
« etranger » et « hospite », c'est-a-dire l'etranger benefi-
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ciant des lois de l'hospitalite. D'autres definitions sont dis
ponibles : l'~tranger est « celui qui vient du dehors », lat.
dduena ou simplement « celui qui est hors des limites de la
communaute », lat: peregrinus. II n'y a donc pas
d' « etranger » en soi. Dans la diversite de ces notions
l'etranger est toujours un etranger particulier celui qui
re1eve d'un statut distinct. '

En somme, les notions d'ennemi, d'etranger, d'hote, qui
po~r ~o~s forment trois entites distinctes - semantiques
et JurId.Iques - offrent dans les langues indo-europeen
nes anCIennes des connexions etroites.

Nous avons etudie ci-dessus (p. 92 ss.) les relations
entre hostis « ennemi » et hospes « hote ». au latin
hostis « ennemi » repond, d'autre part, got. gast; « hote ».
En grec, xenos designe « l'etranger », et Ie verbe xeinizo}
Ie comportement d'hospitalite.
"Ceci ne peut ~e co~prendre qu'en partant de l'idee que

1etranger est necessaIrement un ennemi - et, correlati
v~ment, 9ue l'ennemi est necessairement un etranger.
C est touJours parce que celui qui est ne au dehors est
a priori un ennemi, qu'un engagement mutuel est neces
saire pour etablir, entre lui et EGO des relations d'hos
pitalite qui ne seraient pas concevables a l'interieur meme
de la communaute. Cette dialectique « ami-ennemi »
DOUS l:avons .vu,)oue deja, dans la notion de phi/os : u~
enne~I,. celm meme que 1on combat, peut devenir tem
poraIrement un phi/os} par l'effet 'd'une convention conclue
se!on les rites et avec les engagements consacres. De
meme, dans la .Rome des premiers ages, l'etranger deve
nant un,hostts} se. trouv.e pari iure cum populo
Roma1to} egal en droit au citoyen romain. Les rites les
accords, les traites interrompent ainsi cette situation 'per
manente d'inter-hostilite qui regne entre les peuples ou
les cites. Sous l'abri des conventions solennelles et a la
faveur des reciprocites, des relations humaines peuvent
nahre, et alors les noms des ententes ou des statuts
juridiques en viennent a denoter des sentiments.
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chapitre 6

cites et communautes

Sommaire. - Les dialectes occidentaux (celtique, italique, ger.
manique, baltique) ont conserve, pour designer Ie « peuple »
Ie nom *teutii, derive d'une racine *tew- « etre gonfle, puissant» :
Ie peuple, ici, est done denomme comme plein developpement du
corps social. Tout naturellement, cette designation qui fournit
des ethniques nationaux aux Germains (Teutoni, deutsch), prend
une valeur inverse quand Ie slave l'emprunte au germanique :
v. sl. iUId'i signifie « etrangcr ».

Le grec p6/is et Ie latin ciuitas, etroitemcnt associes dans
l'elaboration de la civilisation occidentale, illustrent bien Ie ph6
nomene de convergence des designations institutionnelles : ricn
de plus different en ellet, au depart, que Ie vieux nom indo
europeen de la « citadelle » (d. gr. okr6-polis) et Ie derive latin
citlitas « ensemble des concitoyens ».

Arya, qui signifie « peuple » (= mon peuple) en indien et
fournit historiquement Ie nom de l'Iran « aryiiniim) , est la
designation commune ancienne des « Indo-Iraniens ». Isole en
iranien, arya s'analyse, en sanskrit, comme derive de art i ce
dernier parah designer, par opposition a I\hranger, l'homme de
mon peuple, peut-etre plus precisement : l'allie, membre de
I'autre moitie exogamique.

On a analyse, dans les termes qui l'expriment, la condi
tion de l'homme libre, c'est-a-dire de l'homme ne et
integre dans une societe et jouissant des pleins droits qu'il
dent de sa naissancel

Mais cet homme, comment se represente-t-il la societe
a laquelle il appartient, et nous, comment nous la repre
senterons-nous? ConnaJ:t-on une « nation » datant de
la periode de communaute indo-europeenne, qui soit desi
gnee par un terme unique et constant? Dans quelle
mesure un agregat de tribus a-toil pu se poser lui-meme
comme totalite politique et se dire une « nation » ?

Constatons d'embIee qu'il n'y a pas de terme qui, d'un
bout al'autre du monde indo-europeen, designe la societe
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organisee. Cela ne veut pas dire que les peuples indo-euro
peens ne se soient pas eleves 8 cette conception; il faut
se garder de conc1ure d'une deficience du vocabulaire
commun 8 l'absence de la notion correspondante dans la
prehistoire dialectale.

De fait, i1 y a des termes, des series de termes, qui
embrassent l'etendue d'une division territoriale et sociale
de dimensions variables. Des I'origine, ces organisations
territoriales apparaissent assez complexes et chaque peuple
en presente une variete distincte.

11 y a neanmoins un terme qui est atteste 8 l'occident
du monde indo-europeen sur une aire considerable. En
italique, mais hors du latin, ce terme est represente par
Ie mot ombrien tota, qui veut dire « urbs » ou « ciuitas »,
« ville » ou « cite ». Dans Ie grand rituel de lustration
denomme les Tables Eugubines, qui contient une enu
meration detaillee des rites d'offrande, des processions,
des prieres, accomplis pour attirer les faveurs des dieux
sur la cite et Ie territoire d'Iguvium, reviennent tres
souvent les formules totaper iiouina, tutaper ikuvina
« pour la cite d'Iguvium ». On ne distingue pas entre
la ville et Ia societe : c'est 18 une seule et meme notion.
Les limites de I'habitat du groupe constitue marquent
les frontieres de la societe meme. L'osque a la meme
denomination sous Ia forme touto « cite », et Tite-Live
(XXIII, 35, 13) nous apprend que Ie magistrat supreme,
en Campanie s'appelait meddix tuticus « iudex publicus ».

On retrouve *teuta en celtique dans Ie vieil irlandais
tuath « peuple, pays », Ie gallois tud « pays » (breton
tud « gens ») et dans Ies noms propres gaulois Teutates.
Teutomatus, etc.

Le terme correspondant en germanique est got. piuda
« EO\lOC;, peuple, nation »; terme important par sa date;
du fait qu'il est constant des Ie plus ancien texte germa·
nique, important aussi par son extension et sa persistance.
On en a vu plus haut (p. 302) Ie derive notable, piudans
« chef ». De Ia forme du vieux-haut-allemand deot« Volk »
a ete tire avec Ie suffixe tres frequent -isc-, l'adjectif
diutisc, transcrit en moyen-latin par theodiscus qui fournit
l'origine de l'allemand deutsch. Ce derive designe d'abord
Ia langue du pays, la langue populaire opposee ala langue

364

CITES ET COMMUNAUTES

savante, Ie latin; puis il devient l'ethnique d'une fraction
des Germains, qui se designent comme« ceux du peuple »,
entendons : ceux du meme peuple que nous, ceux de
notre COmmUnllUte. Un autre ethnique forme sur Ie meme
radical est Teutoni. 11 est bon de noter que, dans revo
lution qui a produit l'ethnique deutsch, c'est d'abord 8
la langue que cette qualification s'est appliquee. De cette
particularite d'emploi i1 reste un curieux temoignage dans
III A forme. ~u verbe allemand deuten, qu'on rapporte 8 la
memc ongme que deutsch. En effet deuten, v. h. a. diuten,
repose sur un germanique *peudjan, verbe derive de
*peudo- « peuple », qui aura signifie litteralement « popu
lariser, rendre accessible au peuple (Ie message des Ecri
tures) », puis en general « expliquer, interpreter ».
. Dans ,cette aire dialectale est compris encore Ie baltique,

Itt: taut~ « peuple, race », vieux-prussien tauto « pays ».
ICI Ie vIeux-slave montre une discordance interessante par
rapport au baltique, dans la forme et dans Ie sens des
adjectifs taid, et staida qui signifient « etranger » (russe
cuzoj). En realite les formes slaves, qui representent
of:tudjo- et *tjudjo-, ne continuent pas un radical herite,
elies ~nt derivees d'un emprunt au germanique, et par Ii
s'~xpIt,\ue Ie sens d' « etranger ». « On con~oit aisement,
dlt Meillet, qu'un adjectif tire d'un mot etranger ~igni
fiant « !latio~ » designe precisement l'etranger ; la nation
germamque etait pour les Slaves. la nation etrangere par
excellence : Ie nem'ic'i, c'est-a-dire Ie muet, Ie ~cip6apo<;,
est Ie Germain. 11 est d'ailleurs curieux que Ie lette tauta
designe a date andenne surtout un peuple etranger » (I).
Ainsi la forme et Ie sens de s1. taid, confirme que Ie terme
1:teuta caracterisait en propre les peuples germaniques aux
yeux de leurs voisins slaves.

Outre l'italique, Ie celtique, Ie germanique et Ie bal·
tique, il semble que ron doive compter Ie thrace et
l'illyrien au nombre des langues qui connaissaient *teuta
s~ l'on en juge par les noms propres illyr. Teutana, Teu~
tICUS, thrace Tautomedes, ce qui elargirait cette aire lexi
cale vel'S I'Europe centrale et orientale. Mais, contraire·

(1) Meillet, Etudes sur l'etymologie et Ie vocabulaire du vieux
slave, Paris, 1902.1905, p. 175.
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ment a une affirmation assez repandue, i1 faut en exclure
Ie hittite tuzzi- qui signm.e « camp • et ne se rapporte
qu'a l'armee. Dans une autre voie, certains etymologistes
ont conjeeture que *teuta aurait en latin un correspon
dant dans l'adjectif totus « tout, enlier ». Ce rapproche
ment peut solliciter l'imagination, i1 mettrait la notion de
totalite en relation avec celie de societe, de meme qu'un
autre adjeetif « tout », skr. vifva-, avo vispa-, a ete confor
me a vif- « tribu ». Mais cette origine de totus ne serait
admissiblequ'au prix de plusieurs hypotheses indemon
tl'ables : que Ie a de totus, au lieu du *tutus attendu,
proviendrait d'une forme dialectale; que Ie feminin
*teuta aurait fourni direetement en latin un adjecti£
To teutus, puis aurait'disparu sans trace, alors que dans les
langues ou *teuta reste vivant, i1 n'a jamais produit de
derive indiquant une totalite. Cette filiation est done peu
vraisemblable. II semble que totus soit a rapprocher en
latin meme de tomentum « rembourrage » et que Ie sens
premier de fotus ait ete, plus vulgairement, « bourre,
compact» d'ou « complet, entier ».

La formation du terme social *teuta est claire. C'est un
abstrait primaire en *-ta tire de la racine *teu- « etre
gonlle, puissant ». Cette racine a ete tres productive. Elle
a notamment constitue en indo-iranien Ie verbe « pou
voir », avest. tav-, et de nombreuses formes nominales
de Ia meme notion: skr. tavas- « force », tavi~i- « puis
sance », v. perse tunuvant- « puissant », etc. On expliquera
done *teuta, approximativement, comme « plenitude »,
indiquant Ie plein developpement du corps social. Vne
expression analogue se trouve dans v. slave plem~ « tribu »
(russe plemja « tribu, peuple ») qui est derive de la racine
*ple- « etre plein» comme gr. pMthos « foule », et peut
etre lat. plebs « plebe ».

Le groupement des dialectes qui ont *teuta (celtique,
germanique, baltique, italique) dessine une zone curo
¢Cnne continue, d'ou sont exdus au sud Ie latin et Ie
grec, a l'est Ie slave, l'armenien et l'indo-iranien. Cette
repartition dialectale implique apparemment que certains
groupes ethniques, ceux qui devaient constituer les Indo
lraniens, les Latins et les Hell~nes, s'etaient separes de
la communaute avant que prevaltlt Ie terme *teuta chez
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un certain nombre de peuples qui allaient s'etablir au
centre et a l'ouest de l'Europe. De fait en latin, en gree
et en indo-iranien, des termes differents sont en usage,
qui caracterisent en propre Ies societes respectives.

II faut prendre ensemble les termes grec polis (1t6)'~~)

et latin ciuitas. lIs n'ont en eux-memes rien de commun.
Mais l'histoire les a associes d'abord dans la formation de
la culture romaine ou l'influence greeque a ete determi
nante, puis dans l'elaboration de la civilisation occidentale
moderne. Ils relevent l'un et l'autre d'une etude compa
ree - qui n'est pas encore faite - de la terminologie et
de Ia phenomenologie politique en Grece et i Rome. Pour
notre objet deux points sont a souligner. En gree polis
montre encore a date historique Ie sens de « forteresse,
citadelle », camme Ie remarque Thucydide : « l'akr6polis
(« citadel1e ») est encore appeIee jusqu'a maintenant
polis par les Atheniens » (II, 15). Tel etait Ie sens pre
historique du mot, d'apres ses correspondants vedique
pur « citadelle » et lituanien pilis « Burg, chateau-fort ».
II s'agit donc d'un vieux terme indo-europeen, qui a pris
en grec - et seulement en grec - Ie sens de « ville,
cite », puis « Etat ». II en va tout autrement en latin.
Le nom de la « ville », urbs, est d'origine inconnue; on
a conjecture - sans preuve d'ailleurs - qu'il viendrait
de l'etrusque. Toujours est-il que, designant la « ville »,
urbs n'est pas correlatif de gr. polis, mais de astu (liCT't'U),
dont i1 a calque les nuances de sens dans ses derives :
urbanus « de Ia ville » (contraire de rusticus « de la
campagne »), d'ou « fin, poli » d'apres gr. astetos. Pour
correspondre a gr. p6lis, Ie latin a Ie terme secondaire
ciuitas, qui indique litteralement l'ensemble des dues
« concitoyens ». II s'ensuit que Ie rapport que Ie latin
etablit entre ciuis et ciuitas est a l'inverse de celui que Ie
gree montre entre polis « cite» et polites « citoyen » (2).

•••
Dans Ie principal groupe oriental de l'indo-europeen,

en indo-iranien, un terme de tout autre nature peut repre-

(2) Ce point sera developpe dans un article destine a un recueil
de Melanges offerts a C.' Uvi·Strauss.
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senter la notion etudiee ici, mais sous l'aspect ethnique
plutot que politique : c'est arya-, d'abord qualification
sociale, puis designation de la communaute, en usage dans
l'Inde comme en Iran des Ie debut de la tradition.

Toute appellation de caractere ethnique, aux epoques
anciennes, est differentielle et oppositive. Dans Ie nom
qu'un peuple se donne il y a, manifeste ou non, l'inten
tion de se distinguer des peuples voisins, d'affirmer cette
superiorite qu'est la possession d'une langue commune et
intelligible. De la vient que I'ethnique forme souvent un
couple antithetique avec l'ethnique oppose. Cet etat de
choses tient a une difference, qu'on ne remarque pas
assez, entre les societes modernes et les societes anciennes,
quant aux notions de guerre et de paix. Le rapport entre
l'etat de paix et l'etat de guerre est, d'autrefois a aujour
d'hui, exactement inverse. La paix est pour nous l'etat
normal, que vient briser une guerre; pour les anciens,
l'etat normal est l'etat de guerre, auquel vient mettre fin
nne paix. On ne comprend rien a la notion de paix et au
vocabulaire qui la designe dans la societe antique, si on
ne se represente pas que la paix intervient comme la
solution parfois accidentelle, souvent temporaire, de con
flits quasi-permanents entre villes ou Etats.

Le probleme du nom arya nous interesse en ce qu'il
est, dans l'aire definie comme indo-iranienne, une desi
gnation que s'appliquent a eux-memes les hommes libres
par opposition aux esclaves, et aussi la seule designation
qui reunisse dans une nationalite commune ceux qu'il faut
bien appeler les « Indo-iraniens ».

Pour nous, il y a deux entites distinctes, Inde, Iran.
Mais, au regard de la descendance indo-europeenne, 1a
distinction entre « Inde » et « Iran » est inadequate.
Le nom « Inde » n'a jamais ete r~ par les habitants
du pays; tandis que les Iraniens s'appellent bien eux
memes « Iraniens ».

Cette difference tient justement a 1a survivance inegale,
de part et d'autre, de l'ancienne designation de arya. Les
Grees, par lesquels nous est venue la connaissance de
l'Inde, ont eux-memes connu l'Inde tout d'abord par
l'intermediaire de 1a Perse. Dne preuve evidente en est
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la forme du radical India (Ivo'a), generalement Indik~
('IvoLx1), qui, en fait, correspond au nom du fleuve et
de 1a province aits « Indus », skr. Sindhu. La discordance
entre Ie gree et Ie sanskrit est telle qu'un emprunt direct a
la forme indigene est exclu. Tout s'explique, au contraire,
avec l'intermediaire perse, Hindu, dont Ie h- initial
repond regulierement au s- sanskrit, tandis que la psilose
ionienne justifie Ie radical ind- (tvo-) sans aspiree initiale.
Dans les inscriptions perses de Darius, Ie terme Hindu
correspond uniquement a la province appelee aUJour
d'hui Sindh. L'usage grec a etendu ce nom au pays tout
entier.

Les Indiens, a date ancienne, se donnent a eux-memes la
designation de arya. Cette meme forme arya est employee
sur Ie domaine il'anien comme designation ethnique.
Quand Darius enumere sa genealogie, « fils de Vistispa,
petit-fils de Adama », ilajoute, .pour se caracteriser,
arya ariyalissa « aryen de souche aryenne ». II se donne
ainsi la qualification que nous exprimerions par Ie
terme d'« Iranien ». En effet, c'est arya- qui, a partir
du genitif pluriel aryanam, a abouti dans une phase plus
recente du perse a la forme eran, puis iran. « Iranien »
est donc la continuation de l'ancien Jr)'a, sur l'aire pro
prement perse.

Tres loin de la, vers Ie Nord-Ouest, au centre du Cau
case, il est une enclave iranienne, au sein des populations
de langues caucasiennes, Ie peuple des Ossetes, descendants
des anciens Alani, eux-memes de souche sarmate. lIs
representent la survivance d'anciennes populations scy
thiques (Scythes et Sarmates) dont Ie territoire comprenai~

tout Ie sud de la Russie jusqu'a la Thrace balkanique.
Le nom Alani remonte a *Aryana-, ce qui est encore
une forme de l'ancien arya. Voila done la preuve qu'il
s'agit d'une'designation ethnique conservee par plusieurs
peuples de la famille « iranienne ».

En iranien, arya s'oppose a anarya « non-arya »; en
indien arya sert de terme antithetique adasa- « etranger,
esclave, ennemi ». Par la ce terme verme l'observation
faite ci-dessus qu'il y a une difference fondamentale entre
I'indigene, ou soi-meme, et l'etranger.
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Que signifie arya? C'est un probleme tres diffici1e et
qui prend toute sa !=omplexite si on Ie replace au sein
du vocabulaire vedique, car Arya n'est pas isol~ en sans
krit comme ill'est en iranien (ou c'est un mot inanalysable
servant seulement a nommer ceux qui relevent d'une
meme appartenance ethnique). Nous avons en vedique
une serie coherente, procedant de la forme a la fois la
plus simple et la plus ancienne qui est ari, et qui ne
compte pas moins de quatre termes : art, avec ses derives
thematiques orya et aryo, puis, par allongement radical,
arya. La difficulte est de distinguer par leur sens ces
formes et d'en reconnaltre la relation. Deja Ie terme de
base, art, se presente de fa\;on tellement confuse et con
tradictoire qu'il admet des traductions opposees. II s'ap
plique a une categorie de personnes, parfois a une per
sonne, designee tantot d'une maniere favorable, tantot
comme ennemi. Souvent l'auteur de I'hymne decrie l'ari,
d'ou on peut conclure qu'ille tient pour son rival. Cepen
dant, l'ari, comme Ie 'chantre, offre des sacrifices, distribue
des richesses; son culte s'adresse aux memes dieux, avec
les memes operations rituelles. C'est ainsi que, dans les
dictionnaires, on trouve ari traduit par « ami » et par
« ennemi », concurremment.

A ce probleme a ete consacree en 1938 une etude
detaillee de l'indianiste allemand P. Thieme; elle s'inti
tule Der Fremdling im J!.gveda, car c'est par « etran
ger » qu'au bout d'une longue analyse, l'auteur pense
pouvoir traduire Ie radical art-. Les deux sens contradic
toires, « ami » et « ennemi », de ari, seraient comparables
aux deux sens de ,\.ghosti- : d'un (:ote lat. hostis « hote »,
got. gasts « hote », de l'autre lat. hostis « ennemi ». De
meme, ari est « l'etranger, ami ou ennemi ». A partir de
ari, Ie derive arya signifierait « qui a rapport a l'etranger »,
donc « protec~eur de l'etranger, gastlich », d'ou aussi
« mattre de maison ». Enfin, de arya·, Ie derive secon
daire arya signifierait litteralement « qui appartient aux
hotes »; de la, « hospitalier ». Les arya se seraient
denommes « les hospitaliers » pour opposer leur huma
nite a la barbarie des peuples qui les entouraient.

A la suite de cette etude ont paru a partir de 1941
plusieurs travaux de M. Dumezil qui propose d'autres
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interpretations, tendant a retablir Ie sens social, puis
ethnique de cette famille (1).

Dans l'ensemble nos propres vues sont voisines de
cel1es de M. Dumezil. Mais il ne peut etre question de
les justifier ici dans Ie detail. Les exemples relevent,
avant tout, de l'exegese vedique, et la discussion -deman
derait Ufl ouvrage entier. Nous nous limiterons aquelques
observations et a une definition d'ensemble.

En pareille matiere, les criteres philologiques ne doivent
pas faire tort aux vraisemblances intrinseques. Definir les
Aryens comme « les hospitaliers » est une vue eloignee
de toute realite historique : aaucun moment, un peuple,
quel qu'il soit, ne s'est appele « les hospitaliers ».

Quand les peuples se donnent aeux-memes des noms,
ceux-ci se repartissent, pour autant qu'on peut les com
prendre, en deux categories, abstraction faite des deno
minations de caractere geographique : ou bien l'ethnique
consiste en une epithete decorative « les Vaillants, les
Forts, les Excellents, les Eminents », ou bien, et Ie plus
souvent, ils s'appellent simplement « les Hommes ». En
partant des Ala-manni germaniques et en suivant la chalne
des peuples, quel1e que soit leur origine et leur langue,
jusqu'au Kamtchatka ou jusqu'a l'extremite l'?e~idionale
de l'Amerique du Sud, on rencontrera par dlZames des
peuples qui se designent eux-memes par « les hommes » ;
chacun d'eux se pose ainsi comme une communaute de
meme langue et de meme ascendance et s'oppose impli
citement aux peuples voisins. Nous avons insist¢ a plu
sieurs reprises sur ce caractere propre a maintes societes.

Dans ces conditions, imaginer qu'un peuple, en l'occur
rence les Aryas, se soit appele « les hospitaliers », c'est
alIer contre toute vraisemblance historique. Un peuple
n'affirme pas ainsi son individualite vis-a-vis de ses voi
sins toujours presumes hostiles. On a vu par ailleurs (ci
des;us p. 98 s.) que la relation d'hospitalite n'est etablie
entre individus ou entre collectivites qu'apres un paete

(1) Theses et interpretations antagonistes : d'une part P. Thieme,
Der Fremdling im J3.gveda, 1938; Mitra and Aryaman, 1958; de
l'aurre, G. Dumezil, I.e troisieme souverain, 1949; L'ideologie triparlie
des Indo-Europeens, 1958, p. 108 55.
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condu dans des circonstances particulieres. C'est chaque
fois une relation specifique. On ne concoit done pas qu'un
peuple se proclame « les hospitaliers » en general et a
l'egard de tous indistinctement. II faut toujours ecIairer
par des contextes precis l'usage premier des termes d'insti
tutions comme «. hospitalite » qui n'ont plus pour nous
qu'un sens moral ou sentimental.

Sans entrer dans Ie detail des exemples, fort nombreux
et. souvent d'exegese difficile, nous pouvons souligner
certains traits qui aident a de£inir Ie statut de I'ari ou
de l'arya.

La connotation, tantot favorable, tantot defavorabJe, du
mot art ne touche pas Ie sens meme du mot. II designe
un homme du meme peuple que celui qui parle de lui.
Cet homme n'est jamais considere comme membre d'un
peuple ennemi, meme quand Ie chantre s'emporie contre
lui. II n'est jamais confondu avec un barbare. II a part a
tous les cuItes; il r~oit des dons que Ie chantre peut lui
jalouser, mais qui Ie mettent sur Ie meme pied. II peut
etre genereux ou avare, amical ou hostile - mais alors,
::l'une hostilite personnelle. A aucun moment, on n'aper
~it que l'art soit d'une autre appartenance ethnique que
l'auteur de l'hymne.

De plus, les art sont souvent associes aux tJaiSya, c'est
a-dire aux membres de la troisieme dasse sociale, ce qui
confirme que I'art n'est pas un etranger. II y a un temoi
gnage plus precis sur la position sociale de I'art dans
cette plainte de la belle-fille d'Indra (Rig Veda X, 28, 1) :
~ Tous les autres art sont venus (au sacrifice) ; seul mon
beau-pere n'est pas venu ». Indra est donc compte parmi
les art de sa belle-fille. A prendre l'expression ala lettre,
on peut en condure que les ari forment I'autre moitie
d'une societe exogamique. Rien ne contredit cette infe
tence, et quelques donnees paraissent la coonrmer. On
comprendrait ainsi que les art soient en relation tantot
d'amitie, tantot de rivaIite, et qu'ils forment ensemble
une totalite sociale : l'expression « tous les art (ou lirya) »
revient souvent dans ie Rig Veda, die est connue aussi
dans I'Avesta, c'est un heritage de la phraseologie indo
iranienne. II taut en outre preter attention au nom et au
role du dieu Aryaman qui appartient au pantheon indo-
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hanien. Ce nom est un ancien compose arya-man- « d'e~.
prit arya ». Or Ie. ~eu Aryaman,. d~s la my~ologle
vedique, etablit I'amltle et, plus partlcuherement,: il assl;lre
les mariages. Pour les Iraniens aussi, Aryaman est ~!! dieu
amical, dans un role d'ailleurs ,~erent de guerts~eu~.
Comme substantif aryaman- deslgne dans les Gathas
zoroastriennes Ie ~embre de la confrerie religieuse. Dans
Ie nom propr~ perse Aryaramna « qui .donne paix aux
arya », on retrouve Ie sens communauta1:e de arya..

Au total, on demele a travers les mentIons t;t ~usl0ns
souvent fuyantes des textes vediques que~ques traits cons
tants, d'ou ron peut tirer une Idee. vral~embla~le. de la
notion : les art ou arya (on ne sauralt touJours dlstm8l;le.r
les deux formes) forment une classe sans doute p~IYI
Iegiee de la societe, en relation proba?!e de mOitleS
exogamiques, entretenant des ~apports d echange ou de
rivalite; et Ie derive arya, deslgnant d'abord les descen
dants des art (ou des arya) ou qualifiant leur apparten~ce,
a dl1 servir bientot de denominateur commun au~ trl?US
cui se reconnaissaient les memes ancetres et pratlqualent
f I' . 1les memes cuItes. Nous apercevons a au moms que ques
composantes de la notion d:arya",~ m~rque ch~ les
Indiens comme chez les Iraruens I eveil d une conSCIence
nationale.

II reste a savoir ce que signin.e en propre Ie theme
ari, arya-, et a decider si la .forme aTi-. a.ppar~ie?t au
vocabulaire indo-europeen ou SI elle est Iinutee ~ I mdo
iranien. On a souvent pense aune relation de ar~ avec Ie
prefixe ari- qui marque en sanskrit un degre emment, et
qui peut correspondre au prefixe grec ari- (&.p~-) ~diquant
aussi l'excellence; et comme a ce prefixe gr. art- se rat
tache probablement Ie groupe de aristos « excellent, su
preme », on obt~endrait po~r ~ri-, ~!ya- un sens tel que
« eminent superIeur ». Mats rlen n tmpose ce rapproche
ment et, ~u point de depart, l'idee d'un comportement
mutu'el (que I'acception soit favora~le ou n?n) ~st plus
sensible dans ari-, arya- que celIe dune ql;lalificatlon elo
gieuse. Seule une analyse plus approfondie appuyee sur
des donnees nouvelles permettrait de se prononcer sur
l'etymologie.
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