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Les racines et et Ia loi rythmique i 17

Un des traits los plus saillants qui distinguont le vódique de
la Iangue de l'Avesta c'est l'apparition, on indien, d. la voyelle
de liaison -i,- a la fin de racines suivies de suffixes ou de dósi-
nance con onantiquos. C'ost, surtout dans 1o domaine de Ia con-
jugaison et des dórivós nominaux primaires (dóverbaux) que cotte
voyelle occupo uTto }arge place. L'origino de I'i (dans sa forme
bróve) et Ia causo de la divorgence ontro I'indien et l'iranien, en
ce q.ui concorno on emploi morphologique, sont, en gónóral con-
nue (cf. cependant, la fin du prósont articlo). La chute de a indo-
errropóen (au moins en syllabo módiane) on iranien, son maintien
sou la formo i en indien formont un point de dópart, solide de
toute interprótation d os faits historiquos. Mais l'extension de la
voyelle i en indion a dópassó de boaucoup los limites circonscrites
par la phonótique. Le prósent articlo a, pour but d'expliquor la
genóralisation de i (et, 0) dans une sório de catógorigs gremmati-
cales de l'indion.

Pronons le parfait. n est, intórossant que son paradigme esb
insensible il Ia diffórence ótymologique entro et ot anit.

uaad,ra tout commo cakdra jąiana commo tatd,rta

aaaci,rtloa
?

Oaaara,

uaurrnd,o
,aa,ara

cakd,rtha
cakd,ra
cakyłnd,,

cakrd,

jajd,ntloa
. .l

J a,J a,na,

tatdntłl,a
tatd,na

jąińirnd tatnimrź
jajńcź tatnd

aaarfifu cakrńb iajńńh tutnńb

La diffórence entre les racinos e! ot les racines anit dis-
parait dans Ie paradigme d.u parfait. Le point de dópart de cotto
coincidonce est fourni surtout, pąr les fornres faibles a d ósinenco
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vocalique. Lgs formes jujńtt, ,iai,itńb,
sont aussi bien phonótiques que tatłla,
tatnire, ot, la mómo romarquo vaut ćt

uaarłźt(h)otfu, uaarć, uftoriró par rapport a

cakró, ca,Ącrir"ó.

jąińtźt (7a)ed3, iaiFt ć, jajńiró
t at,łu.:łfu , łatłzatl-h,) ufu, t atnó,
propo de acl,urct, ucłurlih,
c a4u" d, c ukrti fu , c altr tź,t (tł),ufu ,

L'allongomont dans ,uuuńra, jcłló,łoa srrit lg modó].o de celui
oCe cak?Źra, tatń?La. D'autro part L',i d.e ta,tnirurź est, pout- 6tro dtt o 'ł ' ' s'il no s'agit, pa plutót, d'uno górróralisation du rapporta Jaln,LylLa\' le Ia 3. p. pl"ur. du moyen. Tr',i do -ire provient, d'une-Lre : -re C

voyollo róduite antócon onantique oon orvóo aprós un groupo de
con onne . D'abord puromont phonótique, le rapport -re aprós
sp1llabe legćre : -,i?,e apr\s sglłabe loo,tł"de, dovenant ph.ono logique,
s'imposo aux autres formos a dósinoncg consonantiqrre, -tVta: -ttha,
-?vżcl, : *irl,t a, - s0 : -i.se etc. C'est on tout cas par ce rapport entre
i aprds syllabe lourd o : aćro apre syllabe lógore qrr'on s'explique
le manquo de i a la 2. p. sing. dg aaatł,ł,tl,ła, .iairź,łłtlła. Tla forme
aettlta n'ótant, plus sentio cornme formo do parfait óchappo a l'in-
troduction analogiqtre de I'i qu'orr a p. ex. dans bu-brilaitlł-,i-tloa,.

La cho o principale c'est l'attribution h, I'i d'un rólg nouveatl,
colui d,'uno voyelle do liaison ce qui n'est possible quo d,ans le
cas d,'une supprossion de touto ditfórence entro set ot anit.

Pourquoi cotte differonco a-t-eile cossó d'exister au parfait ?

Au point, do \ruo fonctionnol (sómantiquo) je parfait est, fondó
ltr l'aoristo (ou est dótorminó par l'aoriste). 11 l'est au.ssi au point

de vue formol puisqu'on partani; d'un aoristo donnó on obtient
lo parfait corre pondarrt on dógageant la racing, 1* pourvoyant
d'un re,iloublement et d'un vocali mo dóterminó etc. Au contraire
la forme du parfait, ne nous laisso pas próvoir l'aoristo corre -
pondant lequol peut 6tre ra,dical, thómatique ou athómatique,
muni do -. - ou -as- otc. En faco d'aoristos variós cornmo abtroet
.{radical), aaidat, acait (sigmatiquo), asedlłT,t (aor. en -i§) les parfaits
offrerrt un tableau monotono : bi,bheda, aiaerla, ciketa, sisedlra.

Ce rapport de fondenont et de dótermination ontralne dos
phónom.ónos de róarrangoment, forrnel cheru les formes fondóes
(ou dótgrminóos), que l'auteur a tdc}ró de dógager darrs l'al,ticle
La natłtre des procćs c]its ,, Alocrlogiqut es r, (a paraitro dans Acta
Linguistica V). _Dans notro cas c'est le parfait qrri a snbi un ró-
arrangement ("polarisationu) aboutissarrt a une upnrossion com-
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pleio de la diffórenco entrg et et anit. Conformóment i notro
thóorie ce mouyement est, dóclenchó 1) par le fait que le parfait
est, uno forme fondóe; 2) par la circonstanco cltr'ir, l'intórieur de cette
form.o fondóg il y a eu coincidence phonótiquo partielle dos
paradigmos eł ot anit.

On constato un phónomóne analoguo pour le futtrr, dont la
formo est aussi irrdópondante dtr caractóro d"e la racine verbale.
Le suffixe du ftrtur est on effet -iłua- pour les racines en so-
nante, -s!/a- pour les racines en con onne an ![ue Ia difference
entre et ot anit y soit pour quelquo choso i matń,gga- comme
jałtigga-, Tout comme le rapport entro le parfait et l'aoriste celui
entre le futur et le prósont ost unilatóral: le futur e dótermine
par le prósent et non invorsement.

Ici pourtant les deux paradigme primitifs (xlnart s?/a- et
janigya-) n'ont eu a,ucun point de contact qui ait pu entrainer
leur identification ou la dominance du prósont. C'est d ans lo
prósont rn6mo qu'ont, ou lieu certaine 'transformations produisant
des effets dans le paradigme du futur loquol so trouvait sou la
dominance du prósent. I1 n'y a en gffet qu'une seule hypothdse
possiblo: 1o chuto d" ? antóvocaliquo a amenó I'identification com-
pleto cios paradigmos gt et anit dans les prósonts ,du typg bhd,-

rati, (p. ex. jd,nati a racino e! en face de sdrati b, racine anit).
Cgttg coincidence doit 6tre re ponsable d,g La disparition do toutg
differenco entre et et anit au futur. Tandis quo les racines en
occlusivg formont leur futur en -s?/a- (p.e. dh,akęga- de dah,

31a/cgya- de UaJ)t le suffixe -i ua- est ajoutó e toute racine en
sonante,otouanit:stcłaisua-{stucommeauięya<
blłauisya- { bhaui, bllil1 kari1ua ś ht, bĄłari1!/cl- { bloy, sat"i§7/a-

sd, jartiq4a { jani, jd,, Dans asi1ga ś as 'jotor' la voyelle de liaison
apparait on dehors de on domai.ne propro, mais s'explique par
i'impossibilitó phonótique de -ssry/-.

Conformóment, n l'article citó pltrs haub, dans les ca de co
genro c'est toujours le morphóme composó (complexe) qui l'em-
porto ur le morphóme simplo. C.-a-d. -i pla- consistant de -sucl-
,plus voyelle de liaison I'emporto ici sur -su&- pur ot simple. La
genóralisation de -ispJa- i l'intórieur du domaino dos racinos ofl
sonarrte, on absonce chez los racines en con onno losquolles

1*
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con ervent en gónóral l'ancienne formo -q/a- du suffixe, confirme
notre explication. L'a des racines e! ótait, en effet prócódó tou-,

jours d'une sonante (d, ?l,, r1 l,, n, ur,), jamais d.'uno occlusive ou .9o

Parmi les racinos on con onne il n'y en avait donc pas lesquolles,

prósontant un futur phonótique en -i§,?la- auraient, pu servir de

Los deux paradigmes d e futur q.ui ont dfl exister avant, la
chute de ? antóvocalique, ont, ainsi chango de fonction. La voyeIlo
d e liaison i n'est, plus caractóristique des racines e!, elle est

impliquóe par uno sonanto finale ,de la racine. Do sorto quo le
paradigmo en -i§ua- est gónóralisó non soulomont on face de

prósents thómatiques du type bharati, mais on faco dg n'importe,

quol autro prósent, qu'iI contienno une racino o! ou uno racine
anit, pourvu quo 1o suffixe dtr futur suive une sonante (urr,n,nl).

Le dósideratif ost un pendant exacl, du futur il cela prós

qu'au lieu de la gónóralisation du degró plein -aai-, -ari,-, ,an'i-,

-arni- on y rencontre le degró zóra correspondant: i, il,ir(ar), ar,t

pour toutes les racines en sonante qu'ellos soiont se! o11 anit
au point do vuo ótymologique. Lg RY prósente ci,kisa- 1 ci , aper-

cevoiru, jigT,ga-<ii tout, commo pźpi,la, (ł cótó da p,ipd,sa-)ś?d,

degróróduittrli,boire..,piprT,$a-śFrtlni,nT,5a-śno;'gu17ugu<
śuśril, a- { śru, comme bołbh,a a- <blen; jishdńsa, {loan comme,

tutfrrga- śt(a)ał,i. Sans douto faut-il admettro quo L'a (d" ,Tol u%3

etc.) y a ótó gónóralisó avant, la contraction de ,T? en Trf ar, de

,ffio elt a!o) otc., simultanómont avec la gónóralisati.on de a(> i) au

futur.
Les dósidóratifs de I'Avesta manquent de valeur probante:

l'absence d'allongement dans ji-ji-śaiti, ći,-rślttl,-ŚD, s?ń-sr?ń-ŚamnÓ

ne prouvg rien, a cause de l'incortitucle de l'orthographe de Ź, ń;
gathique d,T-d,araśatd rappelle rr. ind,. di-dhar-sa-l mais on a, aussi

a,ra pour ara d.ans mi-ntararśaite et d,,ul,aaraśó d.e I'Avosta rócent.

Enfin gath. uo-aangloatil peut continuor *ai,,-aansa- aussi bien quo
* ud-udnsa,-.

Le cas d e l'intonsif est plus compliquó. I{on seuloment, y a-t-il

possibilitó de -i- devant, les dósinence des formes fortes (tYPe.

r; tr'ont seule exception quelqtres racines en -th dont l'aspiróe a formó

l'object des recherches qtle I'on sait.
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LE RACINE gET

no-%au-n-ti), mais en outro i apparait, ou la forme bróve et
longue, dans Ia syllabe du rodoubloment (types lcanilwanti,, naaT,-

not). Err co qui concorno co dernior on sait quo Ie rópótition
d'uno sonanto finale de la racino est, de rigueur dans le rodou-
blement, intonsif. Or iI paralt naturel d'admettre quo l'a bref appa-
raissant parfois n la fin du redoublomont tire on origine d e
racines ot. A premióre vue ceci pourrait paraitre incompatible
avec la róg1o q.ui exigo la rópótition de la sonante tout en ex-
cluant celle de l'ólomgnt suivant. -D'aprós cotte róg1o uno racino
set comme sand (*sena) serait, redoublóe pat s&rc (*sen) tout comme
uart (*,pert.i est redoubió par aar (*wer). Notons cependant, qu'a-
prós la disparition de ? (ou pltrtót do ses plusieurs espóces) la
voyello i (< a) a acquis , choz les racines ot, la fonction d'une voyello
de liaison, a dovant consonne alternant avoc zóro devant, voyelle.
A saa-i-ti- on face de so-ty- ({ *s"u-tł-) correspondaient, Ies redou-
blements sau-i-: so- (< *sau,-) dovant consonno (c.-Ą-d. dovant racine
suivante).

Or cette provonanco de I'd final du redoublomont ost tota-
lomont effacóo dans l'itóratif tel qu'il est, attestó ń, date historique.
Les matóriaux du RV rrous font entrovoir un ótat trós archaique
ou L'i apparaissait, aprós la sonante du rodoublemont (aprós u, r|
tl,, nt) uniquement, devant un groupo de consonne , faisant, tota-
lement dófaut dovant con onne simple. Cf. d'uno part ltari-krut,
kani,-kranti, kani-kradat, gand- gnoat, tari-trat, d,aai-dgot-, daui-dgu-
tat(i), daui-dhaat(ab), poni-plnatałru, blea,ri-blorat(i), cani-ścadat, sani-
.54,ata, całń-skadat, kani-shan, sani-ggadat, sam,ź-7uanat, gloani-ghnat-,
de l'autro part car-harrui, cał"-kirdnta, car-kiran, car-k3"td,t (ki,r
'cólóbrof'), car-kyĘetl jan-gałt,e, jo-guue et jo-gotudna-, jar-gtłrd,na-,
jal-goalob (gir'avalor'), car-cil,rglamd,,ł4a-l tan-tasaitll,e, tar-tarT,ti,
tcłr-tarotłl,ab, tar-til,rgante, tar-toł,rał3,a-, dart-daśana-, dar-darsi, dar-
dcł,r, dar-darlntl,, dar-darV,t,i, clar-dy/ti, dar-dartu, dar-d,irat, do-dlt,aaT,ti,

rlo-dłl,ttucłt (a cótó de daui-dłłuat), dar-dll,aręi, (a)dar-dlt ar, na,/n-

łlctłłtrt,i, na,ln-nate, (a.)roarn-łlata, ?ea,rn-nalnana,-1 %ct?O-nantat, (a)no-
nautłfu1 ?0o-nootsat, par-płtarat, bur-b,yloat, bar-byhi,, jar-bh,gtab, bo-

ł,llctuVt,i, rn(łr-!nrj-l uuar-rnartu, rt,a,?,-,łn{śat, u(ł,?n-ualnT,ti, gto-?/o{,aeI uo-
uucafua-, (ct.)go-gauot, gło-gluuat, ro-raaT,ti, (a)ro-rauVt, ro-rocuat, ro-
ł,iłcdna-, ucłr-aarti, ua,r-u?"tat(i), aar-urtd,na-, śo-śucat, śo-śałcd,na-,
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so-§clo\ti., sar-s{te, jaru,-glz&M-l. jar-hyganta et jar-lag frOe-, jo-Ąoau-

et jo-huc?J-,

Les exceptions sont peu nombreuses : po-y?rutloat. lur-sr&te"
et str-8rd,n,cy-, can-krarucł,ta, co-ękil,yancdracł- et co-7kil,yAse. En re-
vaneho 1'alternanc6 i deaant gł,o,trpe: aćro deuałń co?lso.lvne siłnpłe
commence, des avant l'ópoque littóraire, ł 6tro remplacóo par
l'alternance plus rócente, emprLlntóo a I'aoriste red oubló (orr i
continuo un i, indoeuropóen), i deuarot groo.tpe : T, tleuant co?usorłrue

simple. Par rapport aux exemples avec zóto les formes avec e

devant consonno simple reprósentent une minoritó dans le texte
du RV. Les voici: gano-gant,i (en face du part. gani-gnłat), roauv-

not (a cÓto dg no-naa-tti, ?uo-nuuat), paltT-phan,at, taaV-tuua.t (mais
cf. do-dloołaat), gauT,-glońtra- 'belliqueux' et aan\,-ua%- 'dósiroux'
(mais jo-gń- 'chantant, cólóbrant'), (a)uarT,-uctr (śar 'couvrir'),
uan"o-ag.iat, aarł-uart,i (il cótó de ucłr-ua,rti,).

La róponse h la question comment la rópartition i,f ać,ro, an-
tórieure Ą l'alternance i li, s'est, ótablie dans la syllabo du redou-
blement intensif , no nous parait, pa prósenter des difficultós"
Tandis qu'aprós rrn redoublemont commo scrł,ti- la voyelle affaibiig
de la racino disparalt, dovant, dósinence vocalique (sani-57ł,-ata),.
elle so con erve ou la formo d'uno voyollo arrtósonantique (ori-
ginairemont róduite) aprós uno syllabo cornme d,ar- (dar-dir-uk)-
De sorte que les redoub}ements en i ont engendró des groupe
con onantiques, les redoublements san i anl au contraire empóchó
leur forrnation. Du point de vue de la syllalce radicalo cetto dó-
pend ance entre la formo de Ia racino et celle du redoublement
óquivaut a l'insertion de i devant les racines a groupe consonan-
tique initial.

Ce róle nouveau de i nous expliquo pourquoi a prósonco
n'est plus ]ióe du tout au catactóro set do Ia racino. Ayant changó.
de fonction il n'apparait pas dans le rodoublement si la racine.
e! suivante commence par une consonne simple.

La voyelle -l- liant, le thenao irrtensif aux dósinenees des,
formes fortes est, par on origine, identique a I'i des f,ormes
fortos de brauT,mi (brauT,ęi, bł"aar,ti; abr"aalht ctbrau.tt, braaV,tu), Plus
bas il ora question de a quantitó laquello ne peut pa 6tro un
hóritage ancien ("f. avestique mraoitV,, mł"ao!). Ce qui nou intó-
re o ici c'est, dans quolle mósure ą qui parait, facultatif en
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grammaire classiquo (.f. 'Whitn ey-Zimmer, p. 348, 1006), & dó-
bordó on domaine dans le texto du RY. Il est lógitimo dans les
racines et de tartarV,ti (cf. aussi la 2. p. duel anormalo tartarV,-
th,afu), dodloauVti, (dlł,il,), bobl,łauTti, sogauV,ti (st), jołtauV,rni, joĄoaaT,ti,

ajolt auV,t (llil,), peut-ótro roraa-oti, a?"o?" A?)it (ł"ct,'mugir').
Chez }os racines anit en sonanto beaucoup de formes man-

quent de 1 pródósinenciel: alal"1i, alarti (0, gan,l,ganti, ajd,gar,

dardVe i, łoaaTrtot, autłrtuar, ,fańgloagtti; mómo choso pour les raci-
nes anit en consonne: kałtiskan, kcuoilwarata, 1na,?l10artu, rarandhź,
uaraarti et, aarlaart,i,

Mais l'invasion de i dans le domaine anit a dójn commencó:
na%lrl,cllnVti, nonauVti (a cótó de naaln ot), uarnua,,łltoti, ccuoua,uVt; cd,-

kaśfund, ceł/caśtti,, pdpat,ł,ti, rd,rapl,ti, aud,uacT,t. adaadT,ti,, Il y a absence
de i dans darcła?" Ą d,ardar, dardctrtoo a cótó de dardarTnoi, rlar-
dariti,, mais la racirre en question prósente par ailleurs un flotte-
mont, entro e! et, anit (.f. dał"ty-, darrnd,n- et ddł"inean-. dłti-).
L'i ma}lquo d.ans ccł,,ł,łtarntt { Ił,ir 'celóbrer'.

Tout commo ]es catógories prćcódentes, l'intensif o trouve
aussi ous la d ominanco du prósent, ce q.ui explique l'uniformitó
de on paradigme et la suppression tile la diffórenco entre set et
anit. Le termo uintensifu tiró cle la formo spócifiquo du rodou-
blement, ne nou semblo pa correspondro a la fonction sómantiquo
de cetto formation. Son óvolution postórieuro, consistant dans la
disparition pre quo totale ou dans la coincidenco de l'intensif
avec le prósont, ordinajro (cf. los racines cit, nij, uig etc. -W'lritney-

Zimmer p. 3ó4, 1024) nou fait pltrtót uppo er que le son
fondamentaI de la formation est itóratif (fróquentatif). Oe sen
esb du reste officiei]omgnt admis a cótó du sons intensif (Whitney-
Z. p. 345, 1000). Or l'itóratif est le prótondant normal il la
fonction durative romplie par le prósent-imparfait. Ce dernior
est habituelloment renouveló par l'itóratif, tout, commo le prótórit
e t renouveló par les verbes d'ótat, orr 1o futur, par le dósideratif"
Se trouvant sou ]a dominance du systóme prósent-imparfait
l'intensif subit, Ie m6me sort q.ue le futur ou le dósidóratif en
ńorriissant a uT} paradigme uniquo c]ont los hósitations n'ont
ai],cun lien avec l'ancionne structuro de la racine. ,

L'aoriste bien qu'il se trout o sou la domin&nce sómanticluo
du, _Dresent-imparfait con ervo en górróral la distinction dos deux
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classes de racine . I1 y a dono d"eux aoristes sigmatiquesl o[ -"9-

et en -i5-, TJno óvolution relativoment tardive amóne un dóplacgment
partiel du premior par le second (Whitnay-Z., p. 311, 903)2).
lVIais la distinction formelle ontro les doux classes ost ęn tout ca
sauvegardóo. La rósistanco do l'aoristo sigmatique contre la po-
larisation, c.-i,-d. l'unification formelle vis-ó,-vis du systóme prósent-
imparfait trorrvg on explication dans Ie fait que l'aoriste, autre-
ment que le futur ou l'intensif, n'est, pa une formation homogóne,
mais comporte plusieur types, radicaI athómatiquo, radical thó-
matiquo, sigmatique, san parler de l'aoriste redoubló lequel s'est
dg bonno heurg associó au causatif, quelques forme isolóos comme
aaocat, apaptat mises il part.

TJno polarisation n'aur&it pu commoncer quo par la róduction
de co types diffórents a Ia seule fornnation sigmatique, la gónó-
ralisation do -i9- aux dópens de -.s- n'ótant qu'un pa ultórieur
do I'óvolution. Or Ie sanscrit classiqtro est une langue dont, le
dóveloppomont a ótó artificiellement, arr6tó ou pre quo.

suivent deux formes destinć.es a renouvolgr los ancienne
voix de l'actif et du módio-passif : ].o causatif en -a,!/a,- d'uno part,
le passif en 1fl- de l'autre. Lo carrsatif no o formo d'abord que
ur les intransitifs, souvent ur des vorbes qui no connaissont

que la flexion módio-passive (cf. notrg articlo Le gerure aerbal en
indoiraniełt, ci-dossus vol. VI, p. 20b-7). Au contrairo le passif
en -2l&- est, beti ur dos vorbes transitifs il dósinence activos.
Au point, do vue sómantiquo le carrsatif, romplagant virtuol du
transitif-actif, se fonde ur l'actif, tandis que le passif en -Ua-z

ucce our vóritable quoiquo partiol du med io-passif, s'appuie ur
co dornier. On so trouve ici gn prósonco d'oppositions sómantiques
qui sont, d'ordre tout autre que celles ontro futur ou dósidoratif,
prósent, et itóratif etc. Darrs ces d_erniers ca il s'agissait on effet de
valeurs sómantiques marginales, modifications de valeur dg modo,
tomps, aspect, Iesquolles ne touchaient en rien le en lexical de la
racino. Les formations du causatif orr du passif en -Ua-l par contre,
implicluent ul} changement profond de Ia racino verbale. Le
changemont il rneurt > il fait n1,ourir (: ił tat,e) ou inversement,

2) L'a clu type aparipanl provient
l'article Le degrć long en i,ndoi,ranien h

de l'aoriste en -.9- (abhar arn). V
paraitre dans RSL.
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LE RAcIl{E ET

il tue } il, est tuć (: il r}Oeucrt) est, d'ordre contral parce qu'il
concorne le morphómo central (le sómanteme) et non pa un
morphóme marginal tels les suffixes temporols ou modaux.

Le passif s'appuio donc par son sen ur toutos les formes
módio-pa ive du systóme verbal, qu'elles soiont colles drr prósont,
de l'imparfait, do l'aoristo, de ]'indicatif, du subjonctif etc. Par
con óquont, et, surtout A, cause du manquo d'une coordination
formeIl&rentre le prósent et l'aoriste, il ne saurait, 6tre question
d'uno simplification du passif on -ucc- sou la dominanco clu mó-
dio"passif. La distinction entro set ot anit, maintenue a l'aoristo,
ne peut pa ótro supprimóe dans les formes en -!/cc-l bien qu'elle
soit upprimóg dans 1o prósent thómatiquo }equol copondant n'est
pas le seul ir, conditionner le passif. L'abolition do cette distinction
qui a eu Iieu pour certains types clg la racine, tient, uniquenront
n la prósence du suffixo -ua,-: il s'agit notamment de l'allonge-
mont do i| u ) ą ,łĄ cf. ltęT,gate { ksi 'dótruiro', nftyate . rni
, tłtiltot,i,), śrfrgate {śru, sttłllate { stol. La diffórence entre los ra-
cines soc et s[Ł, h.oc et ha so trouve ainsi abolie au passif (sa,gate,
hlyate). Cotte coincidenco entro i et d, 0c et, u tient il d'aui;res
causes quo Ie phónomóno parallelo du dósideratif. I1 y a lil un
dóveloppoment, puremgnt, phonótique (Et udes indoeotropćnloes r,
p. 87), Iequel apparalt, surtout dans Ie ca d.e -2c + ?/a- (sil,ya- {
*su-aga- { *rr-rłir-, cf. Ja syllabation sa-agd- et, non *so-ga-), La
diffóronco entro et et, anit semblo encore upprimó pour les f&-
cines en -n-: panyate, loangate et, en -m-: dh,arlrUa-t ya,nu,!Ja-. bien
qu'on ait d.'autro part Ie prósent de 4'oe classo (identique par sa
formo, sinon par son accentuationl &u passif en -!Ja,-) śrdłngati.

Mais la distinction entro se! et, anit est en tout cas con-
servóe chęz les racines en liquide: kri,gate, dltriyate, ncrigate, mais
sir3late; jil,rga-, turyla-, 7lurga- (4"" classe). On peut donc affirmer
,;TJ. rr principo la formation en -ua,- conserve des traces de 1'&n-
c_enne diffórence.

Le causatif en -eua- bien qu'occupant, au point de vue du
,Tstemo vorbal, "uno position semblable n ceile du passif en -?|a,-

,pnisqu'il s'appuio ur I'actif transitif et s'oppose, par lń.-mómo,
en módio-passif), a subi un dóveloppemorrt spócial. Il doit s& formo,
&, savoir degró plein ou allongement, a ż a, en syllabo ouverte,
a la diffórenciation par rapport e l'ancien itóratif, pataya-: pd,-
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t&ga,-, r,uc&-!Jct- i ,-oca!jla,- otc. (9f. l'articlo precitó Le degrć long eIł)

i,ndoiraltiera\. Malgró cette complication on constate uno difforence
entro e! et anit consistant dans le manqlle d'allongement, beau-
coup plus frequont dans la dernióro catógorio (Les effets du a en

incloiranieru, Prace trilologiczne XI (l927)l p. 206-9).
sommo touto dans ies dórivós vorbarrx bĄtis ur la voix

(módio- passive ou active) on trouve des traces distinctes, bien
que restreintes, de l'ancionno rópartition set/a.nit.

tr]lle devient bien plus claire clans les dórivós nominaux,
surtorrt a suffixe corr onantique: noln -racines (en -t ou zóto'),

adjectifs vorbaux en -ta- et -M&-t nom d'action en -ttł- et -td-,

nom d'instrument en -tr&- etc.3). Oertaines parmi ce formations
sont fondóes sur uno seulo voix, p. o. ]es adjectifs verbaux en
-ta- et -?0c0-1 qui s'appuient ur le systómo módio-passif puisque
auprós les verbes transitifs ils ont, de róg1o uno valeur passive.
I)'autre part, les nom d'agent, s'appuient, sur la voix active (ici
encore dans ]e cas d'uno distinction de voix, c.-i,-d. chaz lgs,

verbes transitifs). On s'attend donc a une conservation de Ia
diffórenco entro et et, anit semblablo a cel].o qu'on trouve dans
le passif en -ua,- et Ie causatif. En róalitó eJ.le est, beaucoup mieux
con ervóe devant -ta- ou dans les nom -racines quo dovant, Ie -ga-
du passif. Ainsi si l'on 'en tient aux raci.nes en sonante, les
seules dans lesque]Ies la distinction de et et ani1 ait uno im-
portance pratiquol la rópartition entre les deux types apparait
d'uno fagon notte dans les adjectifs verbaux en -tu-: cita-, jita-,
mita-, śritcł- en faco do ri,ita-, protcł-, -tłtV,ta- (< tnilooti,), aVta-1 -q|uta-t
-prońa-, gttta-, śracta-, suta-, słołta-, -Ąoaota- en faco de j,uta-, pńta-,
bhmta-, -s,il.tcł-, 4tiltą-; kyta-, cthyta-, -bll,yttł-, ugta-, - spyta-, mais

g-łr,7ta- ('avaló') -tV1,11,,a-, stlrrya-1 gata-, łlata- oppo ó a,iata-rad,ta-r-sa,ta,-,

A plus forto raison l'ancien etat se maintient cboz les nom
d'action, lesquols óiant en principo indiffórents en matióre d,e

voix, d'aspect, et de temps, sont fondós ur lg systómo verbal
pris dans a totalitó. Ainsi les nom -racines en zóro ou -t-1 co
dernier ólóment n'ótant, ajoute qu'aux racines anit en sonante:
-cit-, -jit-, rloźt-, -śri,t- en faco do -rui-, -?ti-, -włV- (1mtnoti), -ai-;

3) Notons qlle les
sure oblitóró l'ancienno

thómes en -nża,n- et -ty- ont dans une large me-
rópartition pour des raisons qu'on va voir plus bas*
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cgut-, -2lrut-, -gtł,t-, -śrut-, -sttt-, stttt-, -hzut- en face de -j,u-, -?il-,
bha-, sil-, -lłń-; -krt-, -dllg"t-, -bhg"t-, -a{t-, -s {t-, rnais -gir- ("dó-
vorantu), -toot"-, -stir"-; -gat-, -hat- opposó d id-, -sd- (-aall,i-, -sani-).

n est inutile de multiplier les exemples de dórivós nominaux
primaires, q.ui e comportont tous de la m6me manióre: a part,
quelques ca q.ui prótent au doute, le catactóre individuel de la
racine en ressort avoc nettetó. Ce qui gst surtout important c'est
quo l'accord ontre les diffórentes formations nominales est incon-
testablo comme on peub conclurg des derrx sóries d'exomples
prócitós.

ce sont surtout, les nom dór,erbaux qui nou renseignent
sur la structuro ancienne de la racine. Les jnformations tiróes
des formes per onelles du verbe sonl, d'un ca,ractóre plutót, incer-
tain. _[Łien a tirer dtr parfait, du futur, du dósidóratif et de l'in-
tensif. Llaoriste sigmaticlue quoiclu'il aii conservó les deux typos
en -s- et, err -ig- no potit pa ótt"e probant ó, causo de dóplacements
postórietrrs q_ui ont rotróci le domaine du premier. Tout co qrr'on

en peut dire c'est, qu'un aoriste en -s- pa,rlo en faveur d'rrno
racino anit san q.uo l'inverse soit yrai. Le passif no prósonte
qułane otlrco d,'information infime, ot Ie causatif, une sourco
incortAino. Le prósent seul, ótarrt Ą l'abri de }'influence dos au-
iTe formes, nolls enseigno d'une manióre as ez sfire Ia ou il n'est
pas óquivoque comme p.ox. dans la l'u cla o. "L'i est immódiate-
ment, attestó dans la classe II (aloiti, aałłti,ti, bra,ultd, stalłiloi otc.),

tandis quo dans la classo IX (type py,l.łd,ti) il fait, partie dg l'in-
fixe (suffixo) -?ża-. La mótamorphose de -nd,- en suffixe (cf. p. ex.
bud,lłtodtt1 n'a pa eu }ieu sans óter beaucóup cle valeur probante
n la classe IX.

On voit, par co qui próc rJe quo la voyelle -i- ({ a) a en
principe elargi on ancien domaine par suite du changement de
fonction. Yoyelle caractóristique dg la racine pa,r son origine ellg
est ensuite dovenue uno voyello de liaison ta ou sous la domi-
Dal}co des paradigil}e de fondation, te} l'aoriste par rapport au

rarfait, le prósent par rapport au futur etc., les coillcidencos
nartielles entre les paradigmes set ot les paradigmes anit (soit
chez 1os paradigmes fondós soit chez les paradigme de fondation}
otrt conduit, n ]a gónóralisation d'un seul paradigmo foncló. Cetto
polarisation du pa,radigme fonde etait impossible dans le ca ,
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du rapport prdsent : uoriste, co dernier ótant roprósentó non seulo-
mont, commo le frrtur, par uno variante anit ot uno variante et,
mais gncoro par plusieurs autres formations tout n fait diver-
gentos (aoristes r, II; IV-V). En co qui concerne los verbos
dórivós (conjugaisons secondairos) et, les noms dóverbaux le main-
tien de I'ancionne rópartition entro sgt et anit est on raison
,directo de la dimension dg l'aire d e contact entre la forme-
base ot la formo du derivó. Ainsi 1o passif on -u&- so fondo ur
tous les paradigmes módio-passifs, le causatif, ur l'ensomble des
paradigmos actifs, la plupart des nom d óverbaux, sur l'onsemble
de la conjugaison. Plrrs contralo la modification sómantique fo-
prósentóo par la formo fondóe, plus grande l'airg de contact, et
}'opposition avec la formo-baso, moirrs de possibilitó do transfor-
,,rnations , analogiques * de la formo f ond óo.

La modification do la voix est plus centralo quo colle de
ł'aspect, ou du m.ode. 'Iirant des conclusions d'une fine analyse
de tra conjugaison frangaiso 1\{. Tosrrióro a etabli l'hiórarchie sui-
vante dos principales catógorios du verbe : uoir + cxspect + temps

{cle Ia uoi,r.) -> nęode + łent ps (du łloode) a). Nous n'en rotenons
que le schóma ao,ir -+ cłspect + motte, Si le systóme do fondation
comprond uno voix (et, i plus forto raison, s'il comprend les deux
voix, comme pour les nonrr d'action), il embra o en mómo tomps
}.e prósont, et l'aoristo, paradigmo formollement non-coordonnós
dont, Ia ,dominanco simu]tanóo ne saurait a,mener uno polarisation
de la forme fonclóo.

I{orrs pas ons maintenant a la question de la variótó lon-
gue 7 tantót altornant avec i, tantót apparaissant, commo succes eur
unique, bien clu'indirect, de l'ancion a. Norrs venon d.e signalor
L'Ź du rodoublement intensif, qui est óvidemment uno copie do
l'ó do l'aoriste redoubló, faite suirrant 1a proportion d deuant
graucpe (d, cot?,solorues) : o rleuatot co?usonne (simple). L'i dg cet, ao-
riste ótant, ancien (- indoour. i) et, l'emploi d'a dans 1o rodouble-
ment intensif ótant restreirrt dans }e RY, lu rapport chronologique
entre modóle et, imitation nous semble suffisamment clair.

ł) Tlłrjorie strlt,ctłtrale des tentr)s composós (}lólanges l3aliy, pp. 153-
183). I1 n'en rósrrlte pas, ce que semble croire 1\[. Tesnióre, que toute inno-
vation dans le domaine verba]. est nócessairement uanalytiqueu.
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n y & ensuito I'ł de -%ł-, altornant avoc -lld,-, suffixe de la
9*u classe indienne. Dójł Whitney (-Ztmmer p. 24I, 661) a relevó
l'accord existant cntro cette classe et la flexion dos prósonts
redoublós on -d,- (do type śiśatĄ. L'a pect morphologiquo d,es
classes III et IX est, en effet, essentiellement le m6me. I)an les
deux cas il s'agit d'un morphóme pródósinonciel mono yllabiQuol
prócódó d'une coupuro morphologiquo et porteur d'altornance;.
śi-śa lT commo p?"-rtd lł-. Les deux procódós sont isofonctionnels,
servant tous los deux a la formation de prósonts. Mais darrs }e

promier cas la cellulo pródósinoncielle est reprósgntóo par le
morphómo central (}a racine), ta.ndis quo dans Ia 9*' classo c'ost
le morphómo mal,girraI (- lo suffixe) qui participu aux alternance*q,.
De plus les typos en -rld- (prrł,ati) et -?Lof ruł- (Ą,q,oti) no reprósen-
tent, avoc leur alternances vocalique do la cellule pródósinenciello,
quo doux ca spóciaux de toutg uno gammo d'altgrnances voca*
liques róalisóes dans la syllabe radicalo dos prósents redoublós:
e cótó de -a F- Giśatd : śł śT,nta&,) et -o lu- (jtłh,onci, : ,itoltunrafu) on

Jr roncontro encoro -e li- (ci,keti : ciltirncłb), -ar f r- (bi,b7otłl"t,i:biblcynlab),
sans parler dos alternance parallóles en syllabe entravóe d.'uno
con onno (babhasti: brł,,psati, uiueg{,i: aiućstna|l, t)cl,ę)cł?"ti: aauytnoah).

L'alternanceo -rtd, lno- n'apparait, ainsi quo commo un ca "

spócial d'altornaTlce apparaissant, dans los prósents redoublós"
Dans la classo III les racines śd, rłod, 'mugi.r' ot utd 'mo urof',
h-a "en aller' et lrd, 'abandonner', Td 'donner' (Whitney-Z. p".

241, 662-666) offront l'alternance antóconsonantique ald, il Ia-
qrrelle s'ajouto le degró zóto devant dósinenco vocalique (p. ,.

sźśati). n n'ost point permis, co qu'a fait Bartholomae pour la
classg IX, d'en concJuro a I'oxistonco d'trn ancion ólóment !łr
e,- Ą-d. d'une diphtongue longuo -d,y- dont -a- serait, le degró,
Cfaibli (zóro). Du rosto l'avestiquo n'offro pa traco d'un ancien
I, qui aurait dfi o conservor en syllabe módiane. Le degró zóto,
caractóristiquo d'avost. frgąnrnaVtT,,, ltaqnlłoahi-ćd, ost cortainemeni
equivoquo pouvant continuer soit zóro soit a indoiranien. Maie
la flgxion tle ind. dadĘodti et ctad,ati, no permet pa de douter,
quo le traitement phonótique de Ia voyolle módiane de pgryd,ti,.

śi śati aux formos faibles ne soit son expulsion totale (Etudes iłodo-
tttropćenrues. pp. 41-2). rl s'agit, donc, on indien, d"u remplacoment"
Ce z6ro par 7, non pa do l'allongement de i, D'or\ provient cet ! ?.'
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A notro avis il est refa,it solon ig rapport degr,ć pleił,t, clvl-

tćcot,łsołoantique d: degre aćł,o antćconso?ą,antoque 'l, attestó pour
certaines racine en -u-: gd-t{-, -gd-lrtAn,, mais gT,-ta- (ś sa 'chan-
ter'), plcT-ttł-, pa-t{-, pd,-tra- on face de ;lt-ta-, p't-ti- ({pa 'boiro'),
clhd,-tu-, mais dh,t-ta- ({ dłłt\- ' ucor'). Cette apopbonio intorpró-
tóe dója par W. Sc}rrrlzo (KZ XXYII, p. 420) commo ótant due
h l'introduction, dans les dórivós primaires, d'tłn u primitivemont
suffixal (cf. gcxgatit -.7łlUas-, -pdy,Ua-, pd,gana-, dll,a31as-, dlt,il,gtł,- otc.),

'est rópandu en indien, tandis qu'en iranien o germe hóritós
de la languo-móro ayant ótó recouverts par la formation du type
plus ancien (type pdta- etc.) n'ont pa laissó do traces. Nous af-
firmons quo 1e-.{ formos faibles dtr type fł"gqrłmałlV, n'ont pa ótó
refaites on iranien pour cotte simple raison quo 1o type p\ta-
fournissant, le modelo d'ung apophonio a la y faisait, dófaut. Lo
rapport d, :V,, óquivalent m orpho}ogiquo des rapports e: ,i, o : tł,,

A1, : {, s'imposo aux prósonts redoublós bf,,tis ur des racines on a
n y óvinoant, }'arrcion rapport, d,: aóro. Do la il pónótre aussi

dans Ia 9*u classo. I)ans l'Avesta on no trouve pa de formos cor-
re pondant aux formes faibles en -T- de la 3*u classo indienno.

Restg le probleme de I'i,, prócódant, Jes dósinence verbales
ot, cortains suffixos nominaux. Dans la 2l'1e classo indionno il existe
uno sório de vorbos ou L'd semble commandó par la racino. Tous
ce vgrbes oxigent un V dovanb los dósinence -s, -t de l'imparfait
(anat, aaałruV,t). I)ans les formes fortes du prósont I'i est tantót
bref : altiti (en faco do anT,t), ś uas,iti, janisD% śrlatłlilti,, stan,ihi
(dans uctsięaa L'i est, óvidemment secondaire); tantót, long cf. p.

ox. le paradigmo de br"atlitloi; taaoti, am7,5i,. L'i o roncontro on-
core dans les formos prócitóes d e l'interrsif, non seulement
n l'imparfait, mais aussi at1 prósent (type nonauiti) a titre d'óló-
ment, facultatif, ,mais restreint, aux dósinence secondaires il est
rógulier ił, I'aoristo sigmatiquo (en -i -) et au plusqueparfait, (type
acułcgl(taVt).

En vuo de cotto rópartition il semble lógitimo dg consid óror
les formos en -l-b -a-t comme le point, 'de dópart de I'oxtgnsion
de L'd dos dósinenco verbales. Oeci nou permot, de formor une
lrypothósg ur & provenance, quo nou ómettons ici avoc touto
róservo duo. Il ost clair qu'il no peut, pa 6tro question d'une
ospóce spócialo de a dont l'Avesta no gardo pa dg vestigos. It

m
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s'agirait .plutót, d'ung rrrodification p}ronótique, dans des conditions
dóterminóes de sandlri oxtorno. A l'aoristo sigmaticlue en -ig- la
2. et la 3, p. sing. devraignt aboutir, dg faęon rógulióre, i *-iht

d'ou Ó, la 3. p. *-it avec restitrrtion du t caractóristique. }1trais de_
vant uogelle initialg ,_suivanto -ds§-, passant, par -i?ę-, Ceviendrait,
-irr-, d'ou -7f-, torrt comme -ir { r- devient, -i * r^- (aglń ł"oca.te ś
agłtir rocate). La, dósinenco -dh serait, dorrc prirnitivemerrt, la forme
antóvocaliquo de la dósinenco ą'-ib do l'aoristo sigmaticluo. Lo
remplacement de *-d/ł de la pau o par -Th antóvoca,lique aurait eu
Jieu d'abord h ]'aoriste sigmatiqtre, puis dans los autres temps du
passó. La forrno -i{; ne peut darrs &ucun ca 6tre phonótique,
mais s'expliquo par la proportiorr -ih : -it : -ik : -T,t. Ir'onrploi do
-3b ot -\t est, moins ótendu Bn vadjque qaa dans Ja languo clas-
siclue. Cf. 1o rnanquo total de -ałl, -,Lt a l'aoriste IY on vódique.

antez los dórivós rłonńłtcł?{,fr en -?łtarl,-, -t{- L'a rempla,co un
ancien i en vertu de la m6mo loi rythmiqrre quo cians le redou-
blement intensif. }{ieux encoro, lu rópartitiorr de la voyollo de
Iiaison insóróe entro racirro et suffixo est sgcondairo par rapport
a la rópartition dg la voyello i li liant 1g redoubloment, intensif,
a la racine. C'ost, quo dans le derrrier ca la quantitó do la vo-
yelle de liais-on esb comma,ndóo par la structLlro de la racine
ł\consonno simple 0L1 groupe initial), tandis que dans le promior
cas c'est la forme du su,ffrre (consonno simple ou groupe initial)
,1ui dóterming la forme do la voyello clo }iaison.

Chez ,}9 nOnD 0n łlll(lll: ]'tr gg (Eliconlrg **.lor{vemont en
svllabo ouyorto. Le parallelisme de l'alterrrar}co ila c}roz los
themes en -,ł?tctlr- avec le i lI antóraciical drr redorrblement, inten-
sif s'explique par les faits de syncope rle la voyeile affaibiio,
ici du suffixe. A I'ópoqrre prólittórairo ]es formes -?tucł,??- f -rum-

ćtaient conditionnóes par la {inaie dg Ia racing prócót{ente, ainsi
ojmtźrł,e (< *ojnoane) en face de ntah,illul,ć-

Chez les noms oxytons 1o rapport entro -rreanf ???,n- eŁ l'absence

flu la prósorice de la voyello de liaison ótait, compliquó par la
ciiffórenco de la place de I'&ccent. La difference entre -md,n ał:l

de ojruunah et -i,rnrld,h de nt,crhintnćłb consiste en effet d'a,bord

dans un dóplacemont de l'accent (si l'on en jtrge au. poirrt de vus

1ó
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, attestó pour
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-i,-mnd,fu, co qtii ne permet, pa de dógager d'une fagon notte I'al-
ternance aerof i on fonction de I'initialo suivante.

Mais choz les thómes barytons (neutres)l accontuós toujours,
ur la racine, lu choix de -.nącln- conduit logiluemont a la up-

pression de L'i prócódont dans ,id,nman-, thóme reprósorrtó dans le,

RY per un paradigme as ez complet, .irźnima, n'apparaissant qu'aux
formes fortes (nom.-acc. sing. et plur. et loc. sing.), c.-d,-d. la ou
le groupo -n0?0- ne saurait exister. La relation entro -nuan- et
-i-łlu,t- est rempl acóe, commo chez los itóratifs, par une rglation
plus rócente -Vman- : -irtoła-, d'ou les formes: pd,rT,mapĄ sd,uomanir,

std,ri,,noałło, Ię dultł,t,an(i) , h duV,,llcabVłifu bń,ties ur des racinos e! ot
aussi les formes darTman, dtrl,iłrTntaądi, bhd,rT,nłabhi|l, arźrlnua?c, uc!,rT,-

nt,abhifu, stźrTrnaryi tiróes de racines anit. O'est la preuve que les
formes en -V- ont recouvert non pa des formes on -i-, mais des
formes a zóro, dans lesquelles les racines et et anit o sont
confonriuos par suito de }'extension do Ia formg suffixale -rnatl-
aux dópons de -??0??,-. Cn rencontro en effet *dd,r,ynan- (supposó
par darmap-), dhrźrnoaq-t bł,t,arnt&{L-, adrtt,an-, *srźr,ru(ln- (supposó
par uist.trntarl-), Łous ótymologiques et prócrrr eur des formes en
-i- plus rócentes. I)ans 1o cas des racines se! les forme en -rna,?l--

ne sont conservóes quo pour jd,nman-, sańćł,,,rnr&n- et, peut-6tro-
-lłómaru- (si toutefois iI existo un lzómaru- { Ioń a cótó de hóman-
{'hu,\. De sorte qu'on parvient a une chronologio rolativo quo
voici :

1) -ć,łnn- aprós les racines sot, -??tcłn- aprós Ies racines anit:
2) altornanco -,inon-f -ruało- aprós les racines set (alternance-

d'ordro styli.stique et mótrique sinon sómantiquo)
3) romplacement de -ma,n- par -T,rnaro- (opposition -imn-:

-imałt-) apres ]es racines et
1) remplacemont de -ffOan- par -T,mano- aprós les racines anit*
Pour des raisons dója citóes les thómes oxytons (masculins}.

en -ma,rc- óchappent a ce transformations. Lo manque complet
d'T chez les thómes oxytons est significatif a cet ógard. L'index
de Grassmann offre 9 ca de -łman- ot 2 cas de -intan- baryton l.

mais uniqrroment Ia forme -i,lnan- choz les oxytons (5 cas).

La cau o primordiale de l'allongement dans pratarT,liź (2 fois),
-t-Zdnoa,rT,td,, prasaaT,tń (2 fois; mais Ie Pada a prasaaitó et I'd ótymo-

logique apparait toujour dans sauit!-) parait identique ł celle

ilIl

]lllilllllr, '.lI lllll
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de -V,Ynan-. Les cas faibles dos thómes en ły- connaissaiont 1e
flottomont entre ,tr, (soule variantg conservóe) aprós voyelle et
-toT- aPrós con onno ou peut-6tre seulemont aprós un groupo de
con onne . C'est en tout cas uno telle alternance qui ,roo* pormet,
d'exPliquor I'-itł- de formes comme cod-iti-, dyńh,-iti.-, ninr]-itł_,
mart-i,tł-, rakg-it!,, aa1,nd-itł-, aarrllo-rtł-, anuart-itł-. Dans uno.
formo f]exionnello commo *rahs-tore la voyolle affaiblie so sorait
con,servóe (sous la forme -i(re) comme dans 1a 3. p. plur. du
Parfait moYon), si -to(- ne ffit pa remplacó, des 1'opoqń prólit_
tĆrairel Par -i-tr-, ur le modóle d os .u"io. et, L'óquiv*l.ri." de
-i-tr-: -tor- fut, succódóe, commo dans los thómes on -man- et 1e
redoublement intensif, par -i-tr- : -T,-tor-. I1 a dfi y avoir des for_
mes d'instr. ell -v-tord,, d. dat. en -o-tore ou ,de góo.-loa. duel on
-l-t,rofu comparables a mdt,rófu (III, 2, 2; y,11, 5; vilI, 60, 15),,
Ędtord,ne (YI, 20, 7), ddt,rrź (IV, 38, 1); qlńt*rarn Q, I2I, 1; VI, 44,
16: X, 50, 6); bhrdtortźwt, (IY, 23, 6); hótord (IV, 2| 10), hót"rdbfV, 48, 1), Vłótord,błłih (I, 1221 9 et YII, 60, 9).

La sIncoPe -tof: Ż -tr- s'gffectuant plus facilement que celle

voYelle longue, n'a laissó survivre quo los trois formes próciióes,i Peino attostóes on dohors de RV, tómoignant de 1,ancienno
tlternance -itr- f -t"r- } -itr- f -itor -.

Dovant le suffixe secondairo -I)a?L- l'a ot L,i du thóme pró_
eĆdent est en gónóral allongó, a l'oxcoption de magvldaan_ (en
face de g'ryaud,n-, ard,toud,te- etc. Cf. Macdonell Ved;ic Gg^ammar p.
lłŻ'234),L'alt,ornanceantóvoca1ique-un.)>-un,-,-?)a?0->
Ótait d'abord conditionnóe par la quantitó du vocalismo prócódent,
hquelle Ótait dans uno cortaino mesure facultative, surtou,t chez
Ees thómes on ,a-. Of. pour le suffixe -uant- : aśuduant- e cótó de
lńŚrauant-. APrós la diffórenciation plronologique de -0łn- et _aa,n_
b gónóralisation de ,aa,%- impliquait d'uno }u9o" mócaniquo celle
,n* h quantitó longuo.

I1 Y a enfin les górondif s vódiques en -taa- : krźrtaa-, jd,nttsa_
iłrra, łtrŹriutua-, adktaa-, sótaa,-, snńtaa-, hdntaa-, hdtaa-. partout la
Er.iabatiOn est -ałoa,- exceptó dans doux oxemples de kd,rtaa_
iT -rritn aY - Z. P. 333, 966 a). _D'autrg part on a id,nitua- et sd_
l:,itra- et co qui importo ici bhtźa-ctaa-, a Hre bh,tźułtryc,t)a,- Ry Ir!Ł Ó, uniquo trace de l'application de la loi L/T dans cotto cató_
l*,'.;k Orientalistyczny XV. Ż

,a
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gorie. Ici oncoro lo maintien de -tuua- conditionne la quantitó de
la voyelle de liaison. ,

La m6mg loi rythmiquo semble avoir agi ch.ez los thómos
dóverbaux on -tu-, commo en tómoignent, śd,rT,toł-, lotźaT,too-, a c5tó

de -aantu- u). Le paradigmo dg co thómes contenait, jadis aTr

moins une formo qui a pu ongendror l'altornance rythmique on

question: l'instr. sing. orl -tud6). I)onc lod,rtlead, z*śctritud, ż kd,r-

tuua : śd,rita&l)d,. Comme iI s'agit de formes figóes, ł fonction d'in-
finitif, il est, difficilo do quitter ici 1o domaino dg l'hypothóse
pour entroprendro uno dómonstration on rógle.

n y a ainsi en omrno au moins trois ourco d'ind. i rem-
plagant soit i (śa) soit zóto: L'T, des dósinence verbalos, proba-
blement tra,nsformation phonótiquo do i, ś a ; L'i des formo.s faibles
de la 3lne et de la 9o" classes, romplagant zóro ot prorrenant en
derrrióro ligno d'un i indoouropóon; eŁ 1'Z du rodoublemerrt intensif
et la voyelle antósuffixale (T,-ruarl-, -V,-tar-, -T,-tsałt-, -T,-tuaa-) alter-
nant avec i ({ a) selon le modóle du redoublement, de l'aoristo rII.

Le red oubloment intonsif et le rógime des diffórents suffixes
ne sont pas Jes souls phónomónos de la langue vódique qrri
s'expliquont, par le j"o degrd aóro : degre rćd,ołłt, conformo Ł la
loi de Siovors (-Hirt), cf. II. Hirt, Indogerw,cl,?Lische Granttnat,ik rr,
pp. L97-199.

n y a lł tout un faisceau de problemo dont les plus inr-
portants soraiorrt encoro les suivants: 1)-lo redoublornent de l'ao-
risto III; 2) celui du parfait; 3) cg}ui c]os adjectifs en -i- du type
srźsłti-, sd,saVrź-; 4) l'altornanco uogelle b?,btse i u. longue dans los
dósinences vorbales -/a, -nta otc., traitóe jadis par Zahaty (WZKM
II-IV).

Le principe est partout le m6me: dgvant un groupo la vo-
yolle firrale du morphóme prócedent (voyelle i antósuffixale,
redotrbloment, dósinence du mot prócódent) est toujour, bróvrr;
dovant con onne simple ost allongóe. Cet allongemont peut 6tre
obligatoirg ou faculbatif, appartenir plus o11 moins e Ia larrgue
parlóe ou a l'usage mótri.quo.

') Qrrant b i il n'apparait en dehors de son d,omaine ótymologiquo que
dans sd,rotu-,

8) Cf. l'absolutif en -tod, continuant, selon torrte vraisemblance, un
.ancion instrnmental (v. Renou dans BSL XLr, 19{[, p. 2L2).

, lll,, ,
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Laissant, de cótó L'ź du rodoublomont intensif et, des thómeg
en -ncl,??,-, -t?,-, -?)a,n-, -tua-, -tu-, dont la longuour ne saurait pro-
yenir quo d'une imitation do l'altornance ilT de l'aoriste, redoubló,
nou pouvons ótablir pour les catógories 1-3 une óvolution com-
mune quo voici:

T1 y avait des ca ou le rodoublement, offrait, une voyello
longue phonótiquo (cas de a initial, cf. Qrłelques problć?nes mćtri-
qlłes dtt, RV ci-dossus vol. IY, p. 210-12). Ces ca n'ont pa da
ćtre nombroux. Or d ans les formos faibles du parfait, dgvant
,lósinenco vocaliQuol ainsi que partout e l'aoriste III, beti ur la
forme faible de la racine, ot pour la m6mo raison aussi dans les
adjectifs rodoublós, les racines d sortałlte finaler) subissaiont un
traitoment diffórent, suivant la quantitó de Ia syllabo prócódonte,
p. ex. ta-tnd,, mais ł,?i-raqt-d <*r'd,-Top-d. Si la forme de la racine
se trouve ici ou la dominanco ,pV1,ołt ćtżqooe du redoublement, au
point dg vuo morpl,tologique c'est au contraire la racino, morphóme
central, qui conditionno la formg du rgdoublomont. De sorto quo
-a bifurcation surgio a la suite de la syncope vocaliquo dans le
:rpo tatnd, conduisait fatalemont Ł uno loi do st,rotcture rłt,orph,o-

! ł giqet,e:

Les racines on sonanto impliquent un redoublemont long
,Jevant degró róduit (antóvocaliquo}, c.-i,-d. dovant con onne sim-
pie (rd,-rar-d), et un redoublement, a voyelle bróvo, dovant, degró
zeto1 c.-i,-d. devant un groupg (ta-t,n-rź).

La langue a,vait le choix entro les deux degrós mais la
iriantitó vocaliquo du redoublomont ótait d'avancg dótorminóe
nar la formo de la racino. Or on sait que l'indien a gónóra}isó,
,1ans les formes fąibles (antóvocaliques) du parfait, le degró zóta
.ie la racino. Le parfait du typo sedirnrź tire de racines lógóros
& consonne initiale simple (avec los rostrictions connuos) n'est en
sómme qu'une continuation d'un parfait il syncope de la voyelle
fondamentale puisqu'il doit on origine i la coincidenco phonótique
.j.e -aa- 

:' 
-ai- en e (sedimd, getinru etc.) En gónóralisant ainsi

') l{otons que
:._:s cnne ou sonaute

les suffixes prócóelós de Ęli consistent, eux aussi, de
quelconque { so.nanto: nt-?r, t-r, o-%t t-'ł). 

2+
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le degró zóro l'indien a en móme temps genóralisó le vocali mo
bref du redoublement, conditionnó par le vocalisme rad"ical zótog).

Si le RY con erve encore un nombre considórable do par-
faits Ł redoublemont allongó, il est en rovanche difficile de faire"
un dópart entre ce qui appartient a la languo parlóe ot ce q.ui

n'est qu'uno imitation d'ordre mótrique. L'alternance ontro le
type vieilli, ótant en train de disparaitro et, comportant le rythmo

- 
.--.X G,il,,iuuuD et Ie type devenu normal - X Qultae) ótait

trop commode pour los poetes 9) pour qu'ello no s'ótondlt pa en
dehors de ses limites lógitimes. On notera surtout, les c& du
redoubloment long chez les racines lourdes ł initiale simple, F. ox.

tatypar.l,a,- de ttp; ,rnamgiuh, noanog,je. ?nct??tyjita ś lnrj. Or dans ce

type do racines uno alternance ontro degró zóto et degró róduit
n'existo pa , lo traitement du vocali mo radical ótant, uniforme.
ż causo de l'ólómont consonantique final (ttp-a- commo typ-ta-).

L'ancienno reglo a donc dfi rev6tir, au moins dans le domaino
mótrique, un aspect nouveau: possibilitó d'allongoment devant
consonne simple qui n'alterne pas al)ec uerl groupe,

Les m6me remarque s'appliquent a l'adjectif redoubló en -i-..
I)ans l'aoriste III, ou l'on a gónóralisó le dogró róduit et

m6me le degró plein, c'est, le redoubloment, allonge q.ui I'em.porto",

Los seules formes ancienne ł syncopo vocalique et redoublement
bref devant un groupe sont pa-pta- (a cótó de pT,-pata- plus ró-
cent) et aoca- ({ uo-uca-). IJn aoristg comme si,,7adłtn- avoc voyelle
radicale bróve (racino sadlł) doit remplacer une formo plus an-
'.Łclenne *si-sdha- ou *sa-sdlta-, tout commo pT-pata- rempla,,co pla-pta-.

_Dans le prósent de la 3^' classg la voyelle du rodoubloment
n'est jamais allongóe. C'est que le degró faible antóvoca,lique (3.

p. plur., part. prós.) y est, toujours zóro, p. e. sd,ścati.

Los dósinences verbales -ta, -rtta etc. posent un problómo
analogue. Il y a d'un cótó la possibilitó d'uno a}ternanco i i li,
uw lw oto. on syllabe initiale, conservóo dans certaines srrrvivance
vódiques, cf. Qtt,elqarcs problćmel p, 20L-3 (p. ex. d(i)gdufu n cóffi

8) A cet ógartl il farrt relever les formes du RV pour lesquelles le
choix de la forme de la racine n'est pe encore dófinitivement firÓ, com-
me jagne,i(g)atam : jagamaam.

.n) P. ex. - ; ! ou - X - cadence finale d'anuę{nbh ou trię{ubh res--

pectivement.
l
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de dud,ub, t(u)ad,- ,mainto etc.); d'autre part la possibilitó thóo-
ique d'allongement, d'uno voyelle finale bróve devant (e *)
consonnodumotsuivant(.f.l,al1ongomentdevants2{',<
Le dóveloppomont en sandhi extgrno aurait, ótó Ie m6me qrr'ń,

i'intórigur du mot. Mais on sandhi extorne la loi rythmique
concerno des voyelles finales dćte,rrninćes, d'abord et, surtout
celles de certaines dósinence verbale . 

, La causo dg leur double
,1rrantitó doit donc 6tro cherchóe dans la structuro de ce
dósinence m6me . Quelle qu'en soit Ia provonanco 10), ello a d'abord
ohonótiquemont conditionnó la forme du degró affaibli d,'uno

initiale suivanto du typg cansonne +, + sonante { uogelle, puis
a ótó commandóe ćł, son tour par cetto initiale: a devant consonne +
sołl,ante ! aogelle, c.-i-d. devant groupe; a, dovant consonne +
rogelle { sonante, c.-i,-d. dovant, consonne simple. En gónóral il
s'agit d'trne altern&nco plus archaique ot encore moins vivante
,łuo les alternances internos corre pondante .

I{ous profitons cle l'occasion pour rovenir oncoro une foi's sur
-a naturo de a vocaliquo (ind. i,Iat. d etc.). Dans Etlłdes inrloeln"opd-
.n?Les pp. 59 160 nou avon soutonu la thóse qu'il s'agissait d'ung
,:clntinuation directo de ?", ou le symbole ? dósigno un ólóment
,jonsonantique (disparu) et ,, Iu voyelle fondamentale róduite. Dans
sJn livro The Indo-Irilfite largngeals. pp. 7I|2, et, dans I'article
The rndo-Eittite and Hitti.te correspondences of rrtdoeOcropea,m o

--, an guago XVII, 1 941 , p. 1 8 1 s .) iVI. Sturtevant conteste notro
łsp}ication on soutenant, la thóorie ancienne: a { , * ?. En vue
,j: caractóro souvent socon,ćlaire de d que viont de róvóler l'ana-
_,;se r-].es differontes catógories grammaticales de l'indien, nou
,,]1],s permettons d'avancor ici une hypothóse laquelle, an contre-
i_re notre thóorie ancienne, plutót Ia próciso du cótó clrronologiglle.
ł ce but il nous faut fairo uno distinction netto entre Ies a de
_. secondą syllabo des racinos et (p. ox. indoeur. *pela >remplir")

) On pourrait songer h indoeur. -sd, -ta, -nta h, cótó de -so, -to, -nto.
-a ś -ó, grec -cdt, -(v)rat L'oxploitation mótrique de l'alternance n'a
que de peu les anciennes limites. 11 s'agit de dósinences verbales,
toutes en -a.

.-a
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et les 0 des racines mono y}labique en voyello longuo (du type,
*da 

- 
*doa 'donner').

Quant h, L'a de *pela il nou semble, tout comme aupara,vant,
que L'a ne saurait, reprósenter que l'affaiblissgment de ?e ot non
pa celui do eą. En effet s'il y a des racines set qui prósentent
une secondo forme pleine (forme II), commo c'est p. e." justement
le ca pour *pela (fornne II = 

*ple? ż *pla), il y en a invorsoment
d'autres pour lesquolIes II n'est, pa du tout attestó, p. ex. v. ind'
saroi- <*rror, Lg contact entro ia sonante et ? y est, ancien tout
commo p. ex. celui entre rt, et, dlt, dans *bhen dh ou entre u ot lł
dans *leult. Pour comprendro les alternanco subies par *leu,k lL

suffit, de poser *lćuhe, *leukć et *leol,ke / sans qu'un ólóment vo-
calique apparaissant ontre u ot k vionno compliquor le tableau..
L'óquiva,Ience lćuke } leuk, ż leult et, sdnąe ż sen?' > verla nou "

parait ainsi l'oxplication la plus simple de le voyo}le a dos raci-
ne sot.

Quant e L'a de *datcs (lat. dd,tus etc.) il est óvident qu'une
forme dą, (contenue dans d?,-tós) est pou acceptable bien que dą

antóvocaliqug existe dans l'aoriste dda' (< *a-cl-A 3. p. sing. do l'aor.
moyon athómatique), dans les composós t}rómatiques en -dd- etc"

Or co que nou propo on ici c'est de partir non pas de dą'"ż dar.

mais directement de da et voici de quelle fagon.
La forme *da-tó-, hystórogóno, crćće aprćs la disparition

de ? dovant voyelle, rempl ace en indierr, dans les langues classi-
que , en celtique, le type a vocali mo róduit, *do?-tó-> *ctótó-,

conservó en iranien, en germa,niquo et, en balto-slave (il s'agit
naturellement d,u type et noil pa spócialement de la racino *dó).

La formo affaiblie de *do? (dans *d,ą-tó-) n'aura,it, pu aboutir on
v. ind. a autre chose quo ddtcl-, et c'est cotto forme qui s'est
con orvóe dans tu-ą-data- et que suppo o le -ttcl,- de deua-tta-,
uda-tta- etc., ou le traitement d e -da- en syllabe interno corre -

pond fidólement, a celrri de cld, dlld, d ans dadntd,h, dadh,mtźI;ł.
- Pourquoi et commont les formes comme hitd,-, sthttd-. śitd-Ll) ont
elles ótó bd,tios en indien et les langues qu'on vient, de men-
tionner ? La róponse e cette question dócorrle du systómo e po
phoniquo indoeuropóenr

'r) Pour la racine ,donneru i'ind,ien a etr recour a une forme bĄtie
ur le prósent (dattd,-).
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L'opposition du degró plein et, du degróe affaibli (róduit ou,
dans certaines conditions, zóro) y rev6tait un aspect diffórent
suivant que la racine ótait suivio d'un morphómo vocaliquCI ou
consonantique. II y avait, en outre diffórenciation en fonction de
la structure de la racine (lourde, Iógórel oL sonante, en con onne,
n ? otc.).

Les racines lourdes prósentaient, e[ rógle gónórale, une
sonanto interno (*deift, *blt,eucLh, *Eert, *bloend,lt) et con ervaiont,
par consóquent, leur valeur syllabiquo au degró affaibli, devant
voyelle aussi bien quo dovant con onne. Les racinos lógóres, par
contro, expulsaient dans des conditions favorables la voyolle fon-
damontale devant un morpiróme vocalique. Or les racines et
marchont avec los racines .lourdes, colles en voyolle longue, avec
les racines lógóres. Soit

Bacines lourdes
degró plein antócons. aart-taue

1, ,, antóvoc. uart-ate

),, faible antócons. ayt-tu,-

11 ,,t antóvoc. aT,-ayt-a-

Racinos lógóres
gaflL-

n;- (p. ex. gata-)
gnx- (p. ex. agrnata)

Racines ot Racines on voyelle longue
degró plein antócons. tclri-1aati dd,-tuna

,, ,) antóvoc. tar-ati deg{lła- (da-isłha-)
,t) faible antócons. tV,r-rla- (taa-.)rld,-ta-

(a-)d-at1l 
il ; ;:ff"'no!"-"r,':r les racines on -a it n'y avait pa r

devant consonne, diffórence entre d.egró plein et ,degró affaibli
ee qui ótait, au contraire, bien le ca pour les autres types de
raeines). Pour caractóriser co d ornier on put 'en tonir, aprós la
chute de ?t au modóle des racines *e!, donc:

ii, uew? 
"f l ,l, ,%t ,%3 devant voyelle : i,i,,a, %?ło, ,T0, ,lo, e?Oa. ,ffił

devant, con ont}s : ećro devant voyelle (d-) : a devant con onne
,,d-a-), d'ou le type xcla-tó- refait ur les formes faibles antóvo-
caliques (ddat, -cld,- etc.) d'aprós le modóle des racines et.

Ce' qui nou semblo surtout confirmer cetto explication
du type *dató-, c'est la rópartition dialoctale entre lui ot, le
t-rpe plus ancion * dótó-. ce dernier o rencontre dans les langues
qui ont fait disparaitre lo a des racinos ell avec ou an com-

-a
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pen atiorr subsóquente. Dans ,fo, rlor r%0l ,ffia le a o t, tombó on
baltoslavo avec allongemont d"g L'i (provenant de ,) de la syllabe
prócódentg (p. lit. gżrtas <,?"d). En germanique il n'y a, pa de
traces de I'a de ce groupe . En iranion ,f o pas o ł a.r (ainsi
.rlarayQ!-:\. ind. dT,rgha-), bien quo d'autro part, Ie devoloppemont
de 

"%o 
soit idontique au traitemont indienl &u moins, dans quel-

que examplos tout n faiŁ sfi.rs (type zd,ta-: \f. ind. jd,ła-). Or co
sont justomont ces langues qui ont conservó I'ancien type *dótó-

&n 1o romplacer, comme l'a fait, I'indien et l"os langues classiquos
(et, Ie celticlue) par *dató- refait il date ancienno ur les racines et

pour faire rgssortir le degró faible dovonu un ólóment intógrant
de cortains morphómes.

Nous arrivons ainsi ł la conclusion quo L'a des racinos et
est, bien uno continuation d'indoellr. ?rt mais colui des racines
lógóros en voyelle tongue est d'origino secondaire, ayant ótó em-
pruntó n une ópoquo ou ? (consonantique) avait dója disparu.


