
La diphtongaison en catalan

A MM. P. Fabra et A. Griera.

Nous nous proposons de determiner la place du catalan par
rapport aux autres langues romanes - specialement celles de
l'Ouest -, eu ce qui concerne les phenomenes de diphtongaison.
La diphtongaison a-t-elle eu lieu en catalan? Et si elle a existe
- comme nous le croyons -, quelle a ete sa nature: spontanee,
conditionnee ou l'une et l'autre a la fois? QueUes voyelles a-t-elle
affectees? Quel est son domaine geographique? Quel en est Ie
mecanisme et la date approximative? Tout autant de questions
auxquelles nous essaierons de repondre,

* * *

Dans tout le domaine catalan, ¢ et (5 romans suivis d'un ele
ment palatal, dont nous tacherons de preciser la nature et les
effets, sont passes respectivement a i et u.

Les faits sont resumes dans le tableau ci-dessous :

(5 + y

*ploia (d. plitvia) > Plui§, troia > trui�.

¢, (5 > (d) y-

mediu> mit, media> mit§, *desediat > d#zij�, d'ou le subst. d�zi£.
hOdie > a. c. uy, vuy, anj. {My; Odiu > a.c . huix; modi« >
a. c. mug; podiu > puc; *podiat > pui�, trimodia > tr�mui�
*inodiu < �nuc.

melius > a. c. mills.
¢, (5 + ly-
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germ. *orgi5liu > urgul, fi5liu > lUi, folia> fUlf, despoliat > d�s

PUff, *voles (d. vola) bul et buy; [oii« > i2tl, loliu > luI; doliu >

a. c.dull
(5 + lly

molliat > mulf, *re + mollia: > r�mul� d'ou postv. r�mul «moui-

llure».
4, (5 + ry-

feria > fir�, hifri > *h?ry devant initiale vocalique > a. c. hi?'

auj. fi; *monasteriu > munfsti.
cori« > kuyr et kuyru, "moria > a. c. muyr, conserve en

bal. mod., rep resen te par muyk en val.

4, 9 + ny-

ingeniu > tYiiv; geniu > ii'Y. Catalonia > J{�tflU1)�.

(J + mny-
si5mniu < SU1J.

�, (5 + ssy-

*pressia (d'apres pressum) > prie{,; *fressia (d'apres jressum) >

frio? subst. «mom,

*possio > a. c. p�tix; *possiat > a. c. p$tixa; griissi« > grue.

9 + sty-

*postiHS > puc, "de + postius > dfp$te; d. a. c. puys, depuys.

¢, (5 + kl-

viclu ( pour vetulu) > Vl:U (Castell-); speculu > fsPil.
oc(u)lu > ul, *tro(u)lu > trul, *scoc(u)lu (d. scopulum) >

vieux fskul.
¢, 9 + ks-

sex> sis, exit> ic; texii > a. c. tix, auj. t�efc.
coxa> k1!iC{, proximu > a. c. pruixme, pruxme.

f, 9 + kt-

pectus> a. c. pits, auj. Pit; detects: > dflit, exerectu > Ffrit,
lifctzf > lit, projectu > pruiit, *iectat> iitf; iectu > a, c. git «jet»,
despectu > d�spit, pectine > *pitne > pint�.

octo> bUyt, cocta > kuyt�, voc(i)tu > btcyt, nocte > a. c. nuyt.
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¢ + ge_

legit> a. c. llig, conserve encore it Aigher.

Q + 1ge-
coll(i)git > k1tf, re + colligit> f§kul; d. subst. �scul «choixs.

4 + gr-

integru > a. c. entir, conserve en rouss.
I

Voila les faits. 11 reste it les interpreter. Les explications
qu'on en a donnees jusqu'a present peuvent se diviser en deux
categories, suivant qu'elles admettent ou non la diphtongaison.

N'admettent pas la diphtongaison : A. Mussafia (Die caial.
Version der VII toeisen Meister, p. 156), J. Saroihandy (Grundriss,
12, p. 852), B. Schadel (Untersuchungen zur katal. Lautentteickl.,
pp. 7 et 8), F. Kruger (Rev. Dialect. Rom., III, pp. r60, r69),
K. Salow (Sprachgeog. Untersuch. aber den ostl. teil des katal. lan
gued. Grenzgebietes, pp. 23, 33), P. Barnils (Die Mwndart von Ala
kant, § 6). D'apres ces auteurs, le passage de ¢, 9 it i, respect. u

s'explique par une assimilation du point d'articulation avec I'ele
ment palatal subsequent, qui a d'ailleurs disparu dans la suite
-comme c'est toujours le cas pour ¢ -, mais qui a pu aussi se

conserver, - comme c'est le cas pour Q. Void comment s'exprime
en particulier F. Kruger: «e mit dem aus dem Palatal entstande
nen i sich zu dem Diphtonge ei verband und weiter zu i entwic
kelte» (op. cit., p. 23) - «9 wurde unter Einfluss des folgenden
Pala tals immer geschlossener gesprochen und ergab schliess
lich u» (ibid., p. 22). Le developpement d'une forme comme

pectus aurait ete celui-ci : *P�its > *P�its > *piits > a. c. Pits,
et celui d'un mot comme cociu le suivant : *c9it < *c(Jit < cuyt.

La principale objection qu'on peut faire aux adversaires de
la diphtongaison, c'est que si un e ou un 0 doivent se fermer res

pectivement en i et en u au contact d'un element palatal c'est
d'abord l'e et 1'0 ferrnes, Or s'il etait vraiment question ici d'une
fermeture directe de ¢, Q en i et U, ce serait le contraire qui aurait
lieu: 1'¢ et 1'9 se maintiendraient intacts devant un yod, tandis
que 1'4 et l'9 passeraient a i et U. En effet d'une part on a

siricta :» !}str?t, cat. occ. !}str¢t, biccu > c. or. et occ. boc, et de
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l'autre pectus> Pit, c6ctu > kuyt. Voir outre notre Phon. hist.

du rouss., p. z9, W. Meyer-Li.ibke, Zeitsch. fiir fro Spr. u. Liter.,

XLIV, 1917, p. z.

On peut faire la meme objection a I'hypothese de P. Fabra.

Sans doute P. Fabra explique l'i de lit, pit par la reduction d'une

ancienne triphtongue iey provenant de la diphtongue ie (> ¢

roman) + y suivant; d. Rev. Hisp., XV, 1906, p. Z1. Mais ie

etant du, dapres lui, a une diphtongaison spontanee de ¢, carac

teristique du cat. oriental, comment expliquer les formes lit,

pit du cat. occidental, ou pareille diphtongaison est inconnue?

N'admettant pas la diphtongaison conditionnee de ¢ sous l'in

fluence d'un element palatal subsequent, il est oblige de recourir

a l'assimilation pour l'explication des formes occidentales, comme

il est oblige de le faire dans le cas de 9 > �t, qu'il s'agisse du cat.
oriental ou du cat. occidental.

A. Griera, sans se prononcer, semble pencher pour la diphton
gaison. Voici ce qu'il dit dans la Frontera catalano-aragonesa,

1914 : «Conve tenir en compte que Pit, lit, mit poden representar
una etapa mes avencada del provencal, que diftonga la f per in

fluencia de la palatal» (p. 51) -, et : «els exemples lit, nit, kuiru
fan posar la pregunta si en catala va existir 0 no la diftongaci6
condicionada com en proven !fa!» (p. 75).

Dans sa Gramm. des Langues Romanes (trad. fr), W. Meyer
Li.ibke est plut6t indecis. D'une part, il dit au sujet de ¢ : «en

catalan, iei s'est transforrne en i» (r, § 154), et il admet par con

sequent la diphtongaison de if au contact d'une palatale suivante.

De l'autre, il ecrit : «en catalan, r;i passe (directement ou par l'in

terrnediaire de oei) a oi, ui» (r, § 193). Il est vrai que depuis le

savant romaniste a precise sa pensee, et qu'il admet en catalan

la diphtongaison conditionnee de f, r; sous l'influence d'une pala
tale subsequente; d. en particulier son compte rendu de l'ouvrage
de K. Salow, meritionne plus haut, dans la Zeitsch. f. fro Sp«.
u. Lit., XLIV, 1917, p. I sq. Sans doute la redaction de sa Gram

maire des Langues romanes a-t-elle ete simplement maladroite,

puisqu'il dit dans le meme compte rendu : «Ich hatte Rom.

Gramm., r, § 153, p. 193, als Grundlage einen Triphtongen iei, uoi

angesetzt» (d. op. cit., p. z).
Avec W. Meyer-Lubke, le catalan est done assimile au pro-
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vencal - et par consequent au francais -, pour ce qui concerne

le traitement de ¢, 9 devant une palatale. La diphtongaison con

ditionnee de ¢, Q a ete encore admise par P. Rokseth, Roma
nia, XLVII, I92I, p. 545 sq., et par nous meme dans notre Essai
de Grammaire historique de la langue catalane, Ruscino, I9I7,
p. 25, et dans notre ouvrage deja cite sur Ie roussillonnais, p. 29.

Le passage de ?, Q a i, respect. U, ne pouvant s'expliquer par
un phenomena d'assimilation, il faut done recourir a la diphton
gaison conditionnee, Cette diphtongaison, du reste, n'a rien
de surprenant si l'on songe a la parente du catalan avec le pro
vencal, ou personne ne songe a nier le phenomene.

Comment s'explique-t-elle? Plusieurs solutions ont ete pro
posees, que nous allons examiner rapidement.

D'apres C. Voretzsch (Zur Geschichte der Diphtong. im Alt
prov., dans Forsch. f. rom. Phil., I900, p. 643) et C. H. Grandgent
qui ne fait que reproduire, en la modifiant un peu, sa theorie
(d. Old Prov., I909, p. I9), la diphtongaison de ¢, Q s'expliquerait
par une elevation prematuree de la langue sous l'influence du

phoneme palatal [ou velaire, ajoutent-ils pour l'a. prov.] suivant.
G. Millardet a bien montre l'insuffisance de cette explication;
cf. Etudes de dialectologie landaise, I900, p. 2I3. Cette interpre
tation peut, en effet, convenir au cas de �y > yey, mais' non a
celui de 9Y > woy. On admettra difficilement que la preparation
de l'articulation de y, par exemple, ait pu amener la production
d'un w.

P. Rokseth {Rom., XLVII., p. 546) essaie d'expliquer cette

anticipation partielle - anticipation de fermeture - par une an

ticipation de la force articulatoire qu'exige le phoneme palatal
suivant. «Les phonemes palataux, dit-il, sont de beaucoup plus
complexes que n'importe quelle occlusive simple: a l'articulation

specifique de t, d, k, l, n, etc. vient s'ajouter l'articulation pala
tale. Or il est evident que l'emission du son double ainsi produit
necessite une plus grande depense d'energie que I'emission d'une
occlusive simple, et meme que celle de deux occlusives consecu
tives, ou la depense est repartie en deux temps. C'est precisement
cette cornplexite des phenomenes (sic) palataux ... qui a declenche
en catalan le mecanisme de la diphtongaison. L'appareil phona-
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teur, au moment d'attaquer la voyeUe ouverte tonique, pressent

la proximite du phoneme complexe et, sous l'obsession de l'effort
a fournir, prend son elan un peu trop tot et commence la voyeUe
trop ferrnee, c'est-a-dire il anticipeIes mouvements articulatoires

exiges par la phonation de la palatale subsequente.»
S'il s'agit d'une anticipation des mouvements articulatoires

qui caracterisent la palatale, on peut faire a cette theorie les memes

objections qu'a ceUe de C. Voretzsch et de C. H. Grandgent : yey est

explique, mais non woy. Si P. Rokseth ri'entend parler que d'une

simple anticipation de fermeture - et n'etaient les derniers mots,
tout ce qu'il dit semblerait le Iaire croire -, les raisons qu'il
apporte sont illusoires et vont a l'encontre des donnees de la pho
netique generale : Une con sonne palatale est un phoneme un et

non double. De plus, il s'en faut de beaucoup qu'une palatale
et - comme c'est ici le cas -, une continue palatale necessite
une plus grande depense d'energie qu'une et surtout que deux
occlusives. Si la fermeture du premier element de ¢, 9 s'explique
par un elan trop vite pris, destine a preparer une consonne for
tement articulee, elle doit avoir lieu devant une occlusive: un t,
par exemple, realise toutes les conditions de fermeture, d'energie
et de point articulatoires, s'il s'agit d'un ¢, de meme un k, s'il

s'agit de 9. Nous ne pensons pas cependant qu'on s'accorde a

accepter ces conclusions.
Comme Ie dit G. Millardet, reproduisant une theorie com

muniquee par M. Grammont, il semble que le principe du pheno
mene soit la differenciation. «Prenons le groupe fY : l'experi
mentation nous apprend que merne s'il est bref, I'? a plusieurs
moments. Le y qui suit est plus Ierme que l'? Par differen

ciation, il agit sur le dernier element de l'e, et l'ouvre davantage.
Mais alors, ce dernier element se trouve plus ouvert que la pre
miere moitie de l'e; par differenciation, le contraste s'accentue: la
derniere moitie reagit sur la premiere, de facon ala rendre beau

coup plus ferrnee qu'elle-meme : les etapes ont ete ey, eey, eey,
iey, yey... Dans ay, I'evolution a ete analogue ... : ay, Day, aoy,
uoy, woy>}; d. Etudes dial. land., pp. 213 et 214.

Cette differenciation a-t-elle eu lieu au contact de n'importe
quelle consonne palatale ou simplement au contact d'un yod?

Tout d'abord, l'a. provencal, le francais et le catalan - pour
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ne parler que de ces trois langues -, presentent un tres grand
nombre de mots dans lesquels la diphtongaison de ?, Q a necessai

rement eu lieu au contact d'un y implosif. Ce dernier provient
d'ailleurs de la resolution d'une consonne palatale implosive, ou

d'une transposition tres ancienne du yod latin dans certains grou

pes explosifs cons. + y, ou encore de la consonantisation d'un i .

syllabique devenant second element de diphtongue.
Nous indiquons les principales formes de chacune des trois

langues. On remarquera que le provencal presente des triphton
gues, provenant de la diphtongue + y (a dessein nous n'avons

choisi que ces formes triphtonguees. Pour leur evolution ulte

rieure, d. W. Meyer-Lubke, Die Diphtongierung im Provenza

lischen, dans Sitzungsber. Acad. Berlin., 1916, p. 5 sq.). A la

triphtongue iei de l'a. provo correspond i en francais et en cata

lan (pour le processus de la reduction, d. ci-dessous, p. 14 sq.);
a uoi, uei de I'a. provo le francais repond par wi (graphic ui)
qui est pour un ancien iii avec it accentue (d. E. Bourciez,

Prec. hist. de phonet. [ranc., 5e edit., 1923, § 69, Rist.), et le

catalan tantot par uy, tantot par u ou i (pour les details, d. plus
bas, p. 16 sq.).

5. ¢ + i > �y > i?y:

mei :» apr. miei, Perde(d)i > apr. perdiei, cat. perdi; *illaei + s >

apr. lieis.

1. ¢ + k t- > *¢y t- > i¢y t-:

lectu > apr. lieit, fr. lit, c. fit; pectus> apr. pieitz, fro pis, C. pit;
despectu > apr. despieit, fr. depit, C. d�spit.

2. ¢ + k S» > *¢y s- > *i¢y s-:

sex> apr. sieis, fr. sis, c. sis; exit> apr. ieis, a fr. ist, c. ie.

3. ¢ + g(e)re > ?y re > iey re:

leg(e)re> fr. lire.

4. ? + gr- > ?y r- > ity r-:

integra> apr. entieira, a fr. entire, rouss. �ntir�.
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6. ¢ + ry > �y r- > iey r-:

feria> apr. jieira, c. jir§; *ojteriat > apr. ojieira, *sujteriat >
apr. sojieira, *inquaeriat > enquieira, germ. teri + a > apr. tieira.

7. ¢ + sy- > *¢y s- > iey s-:

"eclesia > apr. glieisa, fr. eglise; *ceresia (d. cerasea) > fr. cerise,
a. c. cerira « cereria),

8. ¢ + ty-, ¢ + ce- > gallo.-rom. septent. *¢y dz- > *i¢y dz-:

pretiu > fro prix, pretia: > fr. prise, dece > fr. dix.

g. p + kt- > *py t- > U9Y t-:

nocte > apr. nuoit et nueit, fr. nuit, a. C. nuyt (auj. nit, p. 16 sq.);
cocta > apr. cuoita et cueita, fro cuite, C. 1<11yt�; octo> apr. uoit et
ueit, fr. huit, c. bUyt.

ro, p + k s- > *py s- > *uoy s-:

coxa> apr. cuoissa et cueissa, fro cuisse, C. kU6f;; praximu > apr.
prueyme, a. C. pruyme.

II. Q + ry- > *9Y r- > *U9Y r-:

morio > apr. muoir, afr. muir, a. C. muyr, bal. muyr; coriu > fro
cuir, cat. kuyr et kuyru.

12. P + ssy- > *9Y ss- > *uoy SS-j

*passio > fr. puis, a. C. puix; *possiat > fro puisse, a. C. puixa.

13. p + sty- > *QY ss- > *U9Y ss-:

*pastius> apr. puois et pueis, fr. puis, C. pur.

14. p + stry- > *QYs tr- > *upys tr-:

ostrea > fr. huitre.

15. p + ce- > gallo-rom. septent. *9Y dz- > *uQY dz-:

noces :» fr. nuis.

On trouve cependant en francais et en a. provencal un certain
nombre de mots dans lesquels la diphtongaison de ¢, p semble
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avoir eu lieu au contact de l et n mouilles. Vu l'absence de y,
l'a. provo ne presente plus la triphtongue iei ou uoi, uei comme

precedemment, mais simplement la diphtongne ie, respect. uo, ue,

comme le francais ou plutot l'a. francais, Voici les formes en.

question:

16. ¢ + ly-, c'l-:

melius > apr. mielhs, afr. mielz (aui. mieux); *veclu (d. vetu

lum ) > apr. vielh, fr. vieil.

17. ¢ + ny-:

veniat> afr, viegne (auj. vienne), teneat > afr. tiegne (auj. tienne),
C ompen (d) ia > Compiegne.

18. Q + ly-, c'l-, g'l-, l'g-:

folia> apr. fuolha et [uelha, afro [ueille (auj, feuille); *uoleo >

apr. vuolh et uuelh, afr. vueil (auj. veux); celt. brog( i)lu > apr.
bruelh; afr. brueil (ani. breuil); oc(u)lu > apr. uolh et ueih, afro
ueil (auj. ceil); coU(i) git > apr. cuolh et cuelh, afro cuelt pour un

plus ancien cueilt (ani. cueiUe).

19. Q + ny-, ngy-, gn-:

lange> apr. luenh, luegn; *longeat > apr. luenha; Vasconia >

apr. Gascuenha; cognita > apr. cuenhda.

11 est vrai que pour le francais, qui a cote de la diphtongaison
conditionnee connait une diphtongaison spontanee, on a recours

a cette derniere en la circonstance. Ainsi franc. ie, afr. ue ne

seraient dus ni a l'action d'un yod, ni a l'action d'une consonne

palatalisee autre que y. La diphtongaison se serait produite
dans ces mots en meme temps que dans caelu > ciel, cor> afr. cuer

(auj. cceur), 11 est etonnant alors que l et n mouilles constituent
.

une entrave dans le cas de la voyelle a et empechent le change
ment de a en ¢ dans palea > paille, montanea > montagne, etc.,
mais n'en constituent pas clans Ie cas de 4, Q, ce qui a permis aces
deux voyelles de se diphtonguer comme si elles etaient libres.
Si 1 et n mouilles forment «entrave», ce doit etre dans tous les cas

ou dans aucun. On ne doit pas l'admettre ici et la non, suivant
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les besoins de la cause. D'ailleurs l'a. provo qui ignore la diphton
gaison spontanee de ¢, Q (la diphtongaison spontanee de Q est

relativement recente et son domaine geographique assez res

treint, d. W. Meyer-Lubke, Die Dvphtong. im Prov., 3e partie),
presente des faits analogues a ceux du francais. Evidemment
la diphtongue doit avoir ici et la la merne origine. L'a. provo ne

connaissant pas de diphtongaison spontanee, les diphtongues fran

caises des exemples cites ci-dessus ne peuvent s'expliquer que par
l'action de la palatale subsequente, comme en a. provencal - a

moins, comme nous le verrons, que ce ne soit par l'action

d'un yod.
Si les exemples des n.OS 16, 17, 18, 19 doivent s'expliquer

par l'action de l et n mouilles sur l' ¢ et l' Q precedents, il en resulte

que les formes correspondantes du catalan: melius > a. C. mills,
vecht> Vill (Castell-), folia> fil1f, *voleo > bill, oc(u)lu > ill,
coll(i)git > kill, somniu > sktJ, Catalonia > K�tffM1J'f, etc., doi

vent aussi leur diphtongue primitive a l'action de 1 et 1j, paralle
lement a ce qui aurait eu lieu en francais et en provencal. Quant
a l'i et l'u des formes catalanes, il serait du ala fermeture du se

cond element de la diphtongue sous la double action assirnilatri
ce du premier element beaucoup plus ferme et de la palatale sui

vante. Ainsi d'apres P. Rokseth (loc. cit., p. 544), le cat. ill s'ex

pliquerait de la facon suivante : *u01 > *uel > *uel > *u11 > 1�1.
En realite il n'en a pas ete ainsi. A cote des formes diphton

guees que nous avons citees ci-dessus, l'a. provencal en presente
d'autres avec nne triphtongue : acuoill, juoil > *joZiu, duoill et

dueil < doleo, hueil > oc(u)l�t, vieil > *veclu, mieilz, etc.; d.

e. Appel, Provo Lautlehre, 1918, § 33 a. On peut toutefois in

terpreter la graphie -il comme etant le signe de l mouille, Mais

peut-etre aussi represente-t-elle yl, comme permet de le croire le

brianconnais moderne mieil' , cite par W. Meyer-Lubke dans sa

Gramm. L. Rom., 1. § 154.
De plus, il est certain que les groupes c'l, g'l, gn se sont reso

Ius tout d'abord en yl, yn, et la le y ne pouvait etre qu'implosif.
II a du se trouver a un moment donne en contact avec ¢ ou 9 pre
cedents. Le y ayant provoque la diphtongaison de ¢, 9 dans les

mots tels que pectus > *p�ytus > *pifytu,s, nocte > *nQyte >

*nuoyte, il est probable que la diphtongaison de vielh, uolh est
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due elle aussi a y. Si au lieu de la forme triphtonguee, nous trou

vans des formes simplement diphtonguees, cela s'explique par
la fusion de y implosif avec 1 explosif. Cette fusion du yod se

canstate dans d'autres mots ou I'on ne niera pas qu'il y ait eu pri
mitivement 'me triphtongue : pieitz et piegz, despieit et despieg
nueii et nuech., mueira et muera, etc.

Le cas des groupes ly, ny, ngy, etc., ri'est pas plus ernbarras

sant que celui des groupes dont il vient d'etre question. Ces

combinaisons n'ont pas abouti du premier coup a Iou a tL. Comme

dans tous les groupes composes de cons. + y, le y s'est transpose
en avant de la consonne, et parallelement a ry > yr, sy > ys,

ssy> yss, on a eu a n'en pas douter ly > yly> viv > yl> 1 -,

et ny > yny > YFY > v» > n, Pour employer une forte expres
sion de M. Grammont (d. L'Lnteruersion, dans Streitberg-Fest
gabe, p. IIZ) a un certain moment l et n ont ete «tout pleins»
de y: ils en ont eu devant et derriere. La aussi il y a eu un y

implosif, qui a pu determiner la diphtongaison de la voyelle
ouverte precedente. A l'origine on a eu une triphtongue resul

tant de la combinaison de la diphtongue nouvellement creee

avec y: elle a pu se maintenir ou se reduire a une diphtongue par
fusion du y avec 1, 1J explosifs suivants.

W. Meyer-Lubke a recouru a une explication semblable

dans un autre cas: «Es muss also zur Zeit der Brechung im Siiden

das l', n' in seiner ganzen Bildung, namentlich in seinem Ansatz

palatal gebildert worden sein, im Norden nur in seinem Ausgang;
graphisch grob ausgedruckt haben wir dort rt», hier lY»; d. Die

Diphtong. im Prov., p. 365.
Puisque les mots des groupes 16, 17, 18, 19, reman tent a des

types romans avec y implosif, nous ne voyons pas pourquoi on

refuserait d'admettre que leur diphtongue ait la meme origine
que celle des types du genre pectus ou nocie. D'autant que pour

l'explication des formes francaises, on n'est plus oblige de sup

poser que let n mouilles creent une entrave dans le cas de a, et

n'en creent aucune dans celui de 4, Q. Les phenomenes du fran

cais nous semblent s'expliquer tres simplement. Au contact du

y implosif des groupes y1, ytt (quelle que soit leur provenance), ¢
et ¢ se sont diphtongues, d'ou *veclu > *vieylu, ocru)lu > *uoylu,
teneai > tieyne, etc. Avant la reduction de iey, uoy a i, iii (avec
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it accentue; posterieurement wi), ou plus exactement avant le

passage de iey, uey (provenant de uoy) a *iiy, uiy, le y implosif
s'est fondu avec la consonne palatale suivante, d'ou *vielu, *uelu,
tiCiJ,e representes en francais par vieil, afro ueil, tiegne. Dans les
mots ou le y implosif n'etait pas devant 1, 1J, il s'est conserve
et la triphtongue a abouti au resultat que l'on sait. Ce ri'est
qu'apres l'absortion de y implosif par let 1J explosifs qu'a eu lieu
en francais la combinaison de d + y > ¢y > ¢ : uarit: > *vayru
> vair, *bassiat > "bayssat > baisse, basiat > *baysat >

baise, etc. Faute d'un y susceptible de se combiner avec lui, a

reste intact dans palea > paille, montanea > montagne, etc., com

me il est reste intact dans brachia > bras, *glacia > glace, etc.,
ou il n'y a jamais eu de yod en contact avec I'd.

Aussi croyons-nous que les formes de l'a. catalan mills,
vill (Castell-) et celles du cat. moderne �1Jiiv, trul, urgul, 1141, lulf,
despulf, b1J,1 > uoleo, iul, 1�(,1, etc., remontent a des types romans

triphtongues, dont la triphtongue resulte de la diphtongue pro
venant de i, (5 + y implosif.

De I'etude des formes francaises, provencales ou catalanes
examinees jusqu'ici, il nous est permis de conclure que 1a diphton
gaison conditionnee a eu lieu au contact d'un y implosif, et non

d'une consonne palatale autre que y.
II decoule de la que dans les mots francais, provencaux ou

catalans provenant de types etyrnologiques avec y intervocalique,
on doit supposer que cet y etait a la fois implosif et explosif, et

par consequent gemine, au moment de la diphtongaison et de la
fermeture de l'element medial de la triphtongue primitive. Ainsi

rlz,f(d)ia a ete sans doute prononce tout d'abord *mfY ya, d'ou

miey ya, qui a donne naissance a fr. mie, provo mieia ou miega,
cat. miff.

II est un cas au moins ou pour d'autres raisons que celles qui
nous ont amene a poser cette hypothese, il faut admettre un y
gemme. D'apres une theorie courante peior, peius seraient de

venus en latin vulgaire *peior, *Peius sous l'influence de melius.
En realite, la voyelle de peior, peius n'a jamais ete longue par
nature, mais seulement par position (d. M. Niedermann, dans
Mel. de Saussure, I908, p. 64), le latin vulgaire et litteraire pro
noncant peiior, peiius conformement a I'etymologie *ped-fos. Cf.
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K. Brugmann, Abrege de gramm. comparee, trad. franc., pp. 99
et 195. Pour l'utilisation de pejfor en phonetique francaise, d.
E. Bourciez, Precis historique de phon. [r., 5e edit, p. 77.

Mais le cas de pejfor, pejfus n'est pas isole en latin. A l'inte
rieur des mots et entre voyelles, f latin est toujours pour fi, ce

qui concorde avec la graphie des inscripcions II. Ce phoneme,
en effet, repose partie sur une ancienne diphtongue en i suivie de

i. partie sur df, gj; d. K. Brugmann, op. cit., p. 99, rem. du § 129.
D'apres ce principe, on prononcait non seulement majjor, ejfus,
cofficio, rejjicio (Ciceron ecrivait aiio, Aiiax, Maiia; d. Quinti
lien, Instit. orat., I, 4, II, et Velius Longus, G. L., VII, p. 54, 16 sq.),
mais aussi trojfa, ce qui nous interesse ici; et apres la reduction
de dy, vy anterieure a la fin de I'epoque imperiale, on a eu en rea
lite *pl9yya, meyyu, 9yye, 9YYU, m9YYu, P9YYU, etc. pour *plovia,
mifdiu, hodie, 6diu, modiu, podiu, etc. Comme on le voit, des rai
sons d'ordre different nous amenent au meme point OU nous a

conduit notre hypothese sur le mecanisme de la diphtongaison.
On a done eu pour le catalan: mdd) iu > *mfY yu > *mi?y yu

> *miy yu > *migu > miC; *l�(g)eo (d. lego) > *lry yu >

*li�y yu > *liy yu > *liJu> a. c. llig [phon. lit] -, mr(d)iu >

*m9Y yu > *mu9Y yu > *muy yu > *muJu > a. c. mug [phon.
mu£], pQ(d)iu > *P9Y yu > p�£t, *plQ(v)ia > "'Pl9Y ya > Pluff,
etc., avec t final ou f intervocalique -, et hr(d)ie > *9Y ye > *uy
ye > a. c. uy, avec y final.

. I

Nous ne dirons qu'un petit mot des objections que l'on peut
faire a l'explication de la diphtongaison conditionnee par un phe
nomene de differenciation. Cette explication a ete tout d'abord
admise par W. Meyer-Lubke, pour ce qui concerne le francais;
d. Hist. Gramm. d. franz. Spr., I3, 1913, p. 60. Mais dans son

etude sur la diphtongaison en provencal qui est de 1916, tout en

continuant a l'admettre, le savant romaniste eleve quelques
doutes : «Es bleibt bei dieser an sich sehr wohl denkbaren Erkla

rung [celle de M. Grammont et G. Millardet] noch eine Schwie

rigkeit. Warum tritt eine ahnliche Dissimilation nicht bei

ei, oi ein? Weder im Provenzalischen noch im Franzosischen noch
im Genuesischen usw.» (Die Dipht. im Prov., p. 364); et il ajoute:
«Wir beobachten vielfach, dass altes fi zu fi wird, aber mir ist



P. FOUCHE

nicht bekannt, dass dieses �i zu iei weiterticke, vielmehr ist das

Dissimilationsergebnis in diesem Falle ai oder oi. Es ist Sache
der Phonetiker, dafiir eine Erklarung zu geben.»

Le phenomene de differenciation, repondrons-nous, a pu
avoir lieu aussi bien dans le cas de fi que dans celui de �i. Seule

ment les conditions ri'etant pas les memes ici et la, les resultats
ont ete differents. La diphtongaison suppose chez la voyelle
segmentee une certaine longueur. Prenons le cas de f en contact

avec y. Personne ne contestera qu'au moins pendant la periode
romane � ait ete plus brei que � : certaines langues comme le cas

tillan connaissent la diphtongaison spontanee de � en ie, et igno
rent celle de s. Dans les langues qui diphtonguent spontanement
? et f, la premiere voyelle s'est diphtonguee a une date plus an

cienne que la seconde : c'est ce qui a eu lieu en francais, II est

done permis de conclure qu'a un moment donne ¢ a ete plus long
que ¢. Tandis que f, (ou mieux ff), a pu passer par differenciation

a ie au contact d'un yod, e manquant de la duree necessaire ne

s'est pas segments, mais a forme avec y une diphtongue ey a pre
mier element bref, s'opposant a la triphtongue iey provenant de

¢ + y. Plus tard fY a pu se differencier en �Y, de meme que

l'fY resultant de Ia diphtongaison spontanee de f. dans diverses

langues, comme Ie francais. Si cet �Y secondaire n'a pas abouti

a iey, c'est que la voyelle devait eire trop breve. Cette hypo
these est tres vraisemblable, dans le cas de fY > fY > froman,

les deux elements de la diphtongue s'etant partage la duree de
la voyelle primitive. Par suite de eela, la differenciation n'a pu

agir par segmentation: c'est toute la voyelle qui s'est differen

ciee d'avec y, la OU le phenomene a eu lieu. Le resultat a ete ai
ou oi (d. p. ex. Vionnaz etaila > *stela, afr. moi, pron. may> me,

etc.) .. La differenciation a d'ailleurs pu se continuer et aboutir
a des resultats multiples, sans jamais aboutir, croyons nous, a une

triphtongue. Pour les faits romans, d. E. Guarnerio, Fonologia
romanza, 1918, p. 134 sq.

Comment s'est operee la reduction de la triphtongue primi
tive i�y ou U9Y? II faut tout d'abord noter que l'accent qui ori

ginairement devait tomber sur Ie premier element de la voyelle
(*1�y, *99Y) , s'est ensuite porte sur le second, lorsque par l'effet



LA DIPHTONGAISON EN CATALAN 15

de la differenciation ce dernier s'est trouve plus ouvert que Ie

premier, d'ou *i¢y, *U9y.
La triphtongue iiy s'est reduite a i en francais et en catalan,

par suite de la fermeture de l'element medial sous la double action
des phonemes environnants, et non par suite de la chute de cet

element, ce qui supprime l'objection de C. Voretzsch. Ce der

nier, en effet, declare impossible l'explication de l'i francais (et
par consequent de l'i catalan) par la triphtongue iii : «Bei der

Annahme iii> i ware ja gerade der betonte Bestandteil ausgefa
lIen, was allen phone tischen und sprachgeschichtlichen Beobach

tungen widerspricht»; d. Zur Gesch. del' Dipht. im A ltprov. , p. 646.
D'ailleurs puisqu'il admet que regulierement iei primitif doit

passer a iii, comme de fait il y est passe en a. prov., pourquoi vou

loir que Ie deplacement d'accent ait eu lieu ici et la non?
Pour ce qui est de I'evolution de la triphtongue iei, Ie catalan

est done d'acord avec Ie francais et s'oppose avec lui au gallo-ro
man meridional qui, sauf Ie domaine gascon (d. G. Millardet, Etu
des de dialect. land., p. 198 sq., et A. Schneider, Zur lautlichen Ent

wicklung der Mundartvon Bayonne, 1900, p. 32) ne connait genera
lement pas la reduction a i. On trouve cependant milz > melius,
et mi < medi« dans Girart de Roussillon (d. J. Anglade, Gramm.
anc. prov., p. 65), et, assez rarement, espil ou estrdh:;» speculu, ce

qui laisse supposer que dans certains coins du domaine gallo-roman
meridional, la reduction de iei a i a existe, Mais ou? Pour les

continuateurs de l'ancien iei dans les parlers modernes du Midi
de la France, d. W. Meyer-Lubke, article cite, p. 349.

Le traitement de U9Y est plus complique. Cette triphton
gue a abouti a iiy, avec u accentue, dans Ie plus ancien francais,
et a uy en catalan prelitteraire. Catalan et francais s'opposent
encore a l'a. provencal qui conserve 1'9 medial ou le change en (,

sauf quelques exceptions (d. cur, cuir> coriu dans des manuscrits
de Girard de Roussillon, cur dans des textes bordelais, d. J. An

glade, op. cii., p. 75; pluja > *plo(v)ia dans Flamenca, d. Levy,
Suppl. Worterbuch; uyl ;» oc(u)lu, vulh < *voleo, d. C. Appel,
Provo Lautlehre, p. 36). Pour Ie domaine gascon, d. G. Millar

det, op. cit., p. 204, sq. Pour les continuateurs de uoy, uey
dans les parlers modernes du Midi de la France, d. W. Meyer
Lubke, art. cii., p. 349 sq. et ]. Anglade, op. cit., p. 72, sq.
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Dans la triphtongue primitive U9Y, 0 etait menace d'assimi
lation de la part du premier element qui tendait a lui imposer son

point d'articulation, et de la part de y qui tendait a Ie fermer da

vantage. La tendance a l'assimilation a pu etre combattue par
la differenciation, et uoy est alors passe a uey, Pour des exemples
de differenciation de wo en we, d. A. Meillet, Mem. Societe Lin

guistique de Paris, XII, pp. 29 et 30. En francais et en catalan
l'assimilation a eu lieu, et u6y est devenu tout d'abord uuy, puis
par contraction vocalique uy, avec u palatal en francais et u ve
laire en catalan. L'accent portant sur I'element medial, nous ne

croyons pas qu'on puisse dire que ce dernier s'est efface. Nous
ne pensons pas non plus que le francais cuir s'explique par un

processus
* k�toyr > * kUf}yr > kioyr, comme l'admet E. Bourciez,

Precis phon. jran9.5 § 69, hist. L'accent n'a pu porter sur u, et

si dans ce cas 9 etait accentue, a-t-il pu s'affaiblir en !} pour dis

paraitre ensuite?
On sait que uy est passe de bonne heure a wi en francais, et ce

changement d'accentuation, qui date environ du debut du xne

siecle, a ete general dans cette langue.
En catalan uy s'est reduit a 11, dans un grand nombre de mots

par suite de la combinaison de y avec la consonne suivante qu'il
a palatalisee. C'est ainsi qu'on trouve u non seulement de
vant l et n mouilles, mais encore devant c : gru£ > grossiu, ku£!} >

coxa, pu£ > *postius, etc. De meme la geminee yy ayant passe
a J puis j dans *pluyya > Plo(v)ia, *truyya > *tri5ja, on a plujf,
truj!}. Mais dans d'autres mots le y s'est conserve: !}uuy > ad

hodie, Incyt > octo, lneyt ;» voc(i)tu, kuyt> coctu, kuyru> coriu,
auxquels il faut ajouter l'a. cat. nuyt > nocte.

Cependant en algherois, l'accent s'est deplace et l'ancien uy
est devenu ui dans les mots qui precedent. Dans Ie catalan
continental on trouve nit > *nuit > nocte dans tous les dialec
tes modernes. E. Vogel, dans son Katal.-deutsch. Wiirterb., 19II,
consigne pour vuy et avuy > h6die les prononciations 'bi, {wi
et !}vuy, pour vuyt > octo la prononciation bit; d. encore vuytada:
bitdd«, vuytanta : bitdmie, vuyte : oit¢. B. Schadel dans son Ma

nual de [onetica catalana, 1908, p. 57, note pour une prononciation
barcelonaise avuy : !}wi, vuytanta : witant!} apres voyelle et bW1:

tant!} a l'initiale absolue. Nous sommes loin de croire que ce
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soient la les prononciations normales du catalan orientalou occi
dental (d. les travaux de P. Fabra, A. Griera, P. Bamils). Elles
sont inconnues en tout cas en roussillonnais. Mais nous ne nions
pas - au contraire ces formes vont nous etre utiles -, qu'elles
n'existent <;a et Ill. dans le domaine catalan. OU? c'est ce que
nous dira d'une facon precise l'Atlas linguistic de Catalunya.
En tout cas, le valencien fait wit> octo, diwit > dece et octo, et
a cote de uy > hodie il a ui; d. A. Griera, Contribuc. Ii una dia
lect. cat., 1921, p. 72, et Mn. Alcover, Boll. Dice. Llengua cat., IV,
p. 252. En alicantin hodie est represente de diverses Iacons:
wi (Pego), ui (Xexona), ui et wi (Alicante), ui et uy (Benejama),
et c6ctu a un continuateur kit a Pego dans l'expression [udr a

la kit correspondant au catalan oriental iu�d {} l§ kuyt; d. P. Bar
nils, Die Mundart von Alacant, p. 16.

Pour l'explication du materiel plus ou moins confus que pre
sente la langue, il nous semble qu'il faut tenir compte de deux
choses. Tout d'abord les types ui, wi, continuateurs de hodie,
montrent que le changement d'accentuation qui a affecte la diph
tongue uy est sponiane et ne depend de l'influence d'aucun autre
phoneme, tout comme en francais et en castilIan (�ty, quelle que
soit son origine, passant dans cette demiere langue a ui > ue;
d. c6riu > *cuyro > cuero, segusiu > *seguyso > sabueso, etc.).
D'autre part, la conservation de la diphtongue uy dans buyndt
> bovinatu, k�tynd > *cocinare et les analogiques bUyn§ > bovina,
kuyn{} > *cocina, indique que le changement d'accentuation ne

s'est pas produit lorsque la diphtongue uy etait suivie d'une
syllabe dans le meme mot. La est la difference qui separe l'al
gherois du catalan continental. Nous ajouterons aussi que le
changement d'accentuation a pu etre favorise dans les mots ou la
diphtongue uy etait suivie d'une consonne implosive, par l'addi
tion de l's au pluriel (ex. kuyt, pl. kuyts). La difficulte de l'arti
culation a ete reelle et nous croyons que les formes de l'a. cat.
cut> c6ctu (Livre uert Mineur, Arch. comm. Perpignan, A. A.
3, f. 85 vv), nut (B. J. Alart, Documents sur la langue cat. des
anciens comics de Rouss. et de Cerdagne, 1881, p. 128, a. 1298)
s'expliquent par des formes du pluriel cuyts, nuyts dans lesquelles
le y s'est amui; d. d'ailleurs Ie plur. nutz dans B. J. Alart, op.
cit., p. ISO, a. 1303.

But. de Dialec, 2
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Cela dit, nous pensons que le deplacement de l'accent est

regulier dans le cas de ui, wi > hodie, uit. wit> octo, *nuit (d'ou
nit) > nocte, kuit (d'ou kit) > c6ctu -, que Ia conservation de
I'accent est de meme reguliere dans buytdntr; > *octanta, buyt¢
> *octenu, kuytf} > dicta, buydf} > voc(i)ta, de meme que dans

jruytf} > *fructa. L'opposition des deux traitements se constate

pour le merne radical dans nocte > *nuit (d'ou nit) et *trans +
noctat < trr;nuytf.

Les deux series ont pu reagir l'une sur I'autre, d'ou les for

mes deja citees oitdntf}, bit¢ (pour bzvit-) analogiques de b(w)it
(d. valencien uitdnta d'apres uit) -, et d'autre part bUyt d'apres
buyd{, kuyt dapres kuytf} , comme fruyt d'apres /ruytr;. Le nume

ral buyt peut devoir la conservation de son accent a l'influence
des derives buytdntf} , bwyt», comme a celle des homophones Ineyt
«vide», kuyt, /ruyt, etc; mais peut-etre vaut-ilmieux reunir dans

une meme explication bUyt < octo et f}ouy < ad hodie : dans les

groupes buyt + substantif, f}ouy + mot comme mr;t¢c par exemple,
l'accent serait reste a sa place anciene, tandis qu'il se serait de

place lorsque ces mots etaient suivis d'une pause. La langue
aurait ensuite generalise l'une ou l'autre des deux formes.

Une fois le deplacement de I'accent opere, la reduction de w.

a pu se produire. C'est ce qui est arrive en particulier pour *nuit>
cat. mod. nit. Mais comme on Ie voit, ce cas ri'est pas isole;
d. b(w)it, k(w)it. Faut-il pour expliquer l'amuissement de

l'u de *nuit faire appel a une action analogique de dir; > *dia

(el. diem), comme nous l'avons fait; d. Phon. hist. rouss.,

pp. 224 et 225? L'explication ne vaudrait en tout cas que pour
un mot, et non pour bit et kit. Nous nous inelinons a voir dans

I'amuissement de LV ou u le jeu de la loi qui regle la succession des

apertures a I'interieur de la syllabe : u ou w et i ayant Ia meme

aperture ou presque, le phoneme inaccentue a ete elimine; d. le

traitement parallele de lat. qui, quem dans les langues romanes.

Si l'evolution de la diphtongue uy est telle que nous venons

de le dire, on est sur la voie d'une explication phonetique de gic
«platre». II faut pour cela partir d'un type *gupsu, qui aurait

existe a cote de gepsu (apr. g?is) et de *g�psu (d. ital. g?SSO, apr.

g�is dans le Donat). A l'epoque du passage de ps a ys on aurait

eu *guys, puis *guyc, d'ou par deplacement d'accent *gwic et,
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apres I'amuissement de w, gie. J. Saroihandy qui propose le type
*gupsu (Grundriss, r2, p. 854, n. 4), parallele dit-il a thyrsus -

*thursus, myrthus - *murthus, admet le processus: *guis > *gwis
.> gie. II est dans I'impossibilite d'expliquer le e final. Le de
placement d'accent n'a pu avoir lieu qu'apres que le y avait pa
latalise l's final en c. On aurait ainsi un processus comparable a
celui qui a eu lieu pour duecho > duci« en espagnol. D'un cote
on a *duyto > dueho et de I'autre, dans des dialectes differents
sans aucun doute, *duyto> *duyto> *duito> duecho; d. encore
*vitone�t > *viduyiio qui a donne d'une part viduiio, et de l'autre
vidueiio par I'interrnediaire *viduiiio. Pour une autre explication
de gie, d. notre Phon. hist. rouss., p. 60. Nous croyons pouvoir
I'abandonner, car nous pensons avec L. Spitzer (Butll. Dial. Cat.,
I923, p. I33) qu'il est de bonne methode de preferer une etymolo
gie romane a une etymologie greco-romane, si la premiere satisfait
aux exigences de la phonetique et de la semantique.

Quelques mots rneritent une explication. P. Rokseth (Rom.,
XLVII, p. 538) cite parmi les cas de diphtongaison celui de kuyd{,
qu'il derive de *eogitat. En a. provo on ne trouve que des for
mes sans triphtongue (d. euidar, cudar, eujar, eutar dans Levy,
Pet. Diet.), remontant a cogitat. L'a. franc. cuide, l'esp. moderne
cuida et l'a. esp. cueda s'expliquent aussi par le meme type
(cf.. G. Millardet, Rev. Lang. Rom., LXII, p. I67), de meme que le
portugais cuida (d. Grundriss, r2, p. 932). Le cat. kuyd� s'accom
mode tres bien lui aussi de cogitat; d. Phon. hist. rouss., p. 48.
Nous ne voyons pas qu'il soit necessaire de recourir pour lui a un

type *eogitat.
En face de vill [Castell-}, le catalan presente la forme com

mune be], alicantin et sporadiquement cat. occid. bi]. Ces for
mes s'expliquent par la chronologie, ainsi que nousI'avons dit
autre part; d. Phon. hist. rouss., p. 3I. *V�clu a donne regulie
rement *vieylu, d'ou a. c. vill, de meme que sp�c(u)lu est devenu

?spil par l'intermediaire *espieylu. A cote de oeci« le latin de
la peninsule devait posseder le type non syncope vetulu. Ce der
nier a fini par se reduire a *wylu, par I'etape *Vf-elu, mais a une

epoque posterieure a la diphtongaison de ?, d'ou be] et b¢l. L'ex
plication chronologique vaut aussi pour le castillan viejo, qui s'op-
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pose a espeio : ici vetulu a abouti a *vietolo > *vieclo > *vieylo >

*vielo > viejo; Iorsque Ie y s'est developpe, Ia diphtongaison de �

en ie avait deja eu lieu, et Ie y n'a pu I'empecher.
A 1''14,1 > *rpclu (suppose aussi par ita!. rocchio) s'oppose 1'91,

comme bi], bi] s'opposent a a. c. vill; d. encore en cast. ruejo,
correspondant a viejo. La encore, a cOte de Ia forme syncopee
a du exister Ia forme pleine rotuls« qui est devenue *rpylu, par
I'intermediaire *r9clu, a une epoque posterieure ala diphtongaison
de 9. A plus forte raison trouve-t-on 9 dans f911� qui suppose
une syncope encore plus tardive dans rotulu, et dans Iequel il n'y
a jamais eu de y en contact avec p (d. =rotle > *r9tlf > r911f).

Le cas de kfdir� > cathedra n'est nullement embarrassant,

quoi qu'en pense P. Rokseth : «Je ne vois pas pourquoi, dit-il, Ie

groupe dr (devenu yr) aurait provoque Ia diphtongaison pIut6t
que tr dans petra> pera, pedra, Ies deux groupes ayant du passer

presque sirnultanement a yr.>; Rom., XLVII, p. 541. Il n'est pas

vrai que Ie traitement de tr et dr intervocaliques soit Ie meme

en catalan; d. Phon. hist. rouss., pp. 139 et 140. Le groupe -dr

s'est resolu en -yr- dans toute position, tandis que -tr- n'a passe a

-yr- que devant I'accent, et a abouti a -r- en position postaccen
tuee, apres I'etape -dr-. Il n'y a jamais eu de yod en contact avec �

dans Ies continuateurs de petra, et il ri'a pu y avoir par conse

quent de diphtongaison. Y aurait-il eu un yod, que la diphtongai
son ne se serait pas produite, parce que le y serait entre trop tard

en contact avec? C'est ce que nous permet de supposer l'a. pro

vencal qui fait d'une part cadieira- et de l'autre peira, Peire

> Petru, reire > reiro, L'a. provo derrier est tout different et il

n'ya jamais eu de ? : ce mot provient de *deretrariu et s'explique
par une hapiologie syllabique qui s'est produite dans +derrerier;
d. pour le cat. d§r¢, Phon. hist. rouss., p. 221. Notons qu'au
point de vue? + dr, l'a. provo et le catalan s'opposent au francais
dans lequelle groupe intervoc. dr n'aboutit pas a yr, et dans lequel
la diphtongaison conditionnee de? n'a pu avoir lieu dans les con

tinuateurs; d. a. fr. chaiere, fr. mod. lierre > hed(e)ra et non

*chaire, *lire avec iey > i.

I. L'hypothese de C. Appel: a. provo cadieira > cathedra + aria

(cf. Provo Lautlehre, p. 36, n. 2) est inadmissible.



LA DIPHTONGAISON EN CATALAN 21

Peyore-, au si I'on veut peyyore, aurait du aboutir a. *Pffi)
ou Pif9, comme majore a abouti a. md9. Cependant la forme
commune du catalan est Pij9, c'est-a-dire que l'ancienne affriquee
s'est conservee sans se reduire a. la fricative correspondante.
Nous croyons que cette conservation s'explique plutot par l'action

analogique du neutre pigs ou pits < pejjus aujourd'hui disparu,
et non, comme nous l'avons dit Phon. hist. rouss., p. IIS, par I'in
fluence de formes telles que piJd < pedicare.

Si nous essayons de fixer la date relative de la diphtongaison
conditionnee en catalan, voici les conclusions auxquelles nous

aboutissons.

1. Elle est posterieure au passage de -ly-, -ny- a. -yl-, -Ytl-:
ex. a. c. mills, ji1.1, ju,I, SU1.1, etc.

de -ry- a -yr- : ex. jirf, kuyrf, etc.

de -cl- a. -y1- : ex. fspil, '11,1, etc.

de -kt- a. -yt- : ex. Pit, bUyt, etc.
de -ks- a -ys- : ex. sis, kU6f, etc.

de -ssy-, -siy-, -scy- a. -y6- : ex. pu£�, grue, puc, etc.

de -gr-, -dr- a. -yr- : rouss. fntir, cat. comm. kfldir{}.

Elle est encore posterieure au passage de -dy-, [et -gy- J a.

-yy- : ex. mit, put, etc.

2. Elle est anterieure a. la fermeture de 9 en u devant un y.
A kuytr: < *coctat (d. A. Thomas, Rom., XLI, p. 452), truytr: < tnl

ta, jUt� < jllngit, pUt! < pllgnu, m�it! < mimgit, s'opposent:
kush91 < cuscoliu, jr:n91 < genztc(u)lu, pM < pedz1c(u)lu,

j{f91f < *jerrzlc(u)la.

1. 11 faut s'entendre. Peyyore, s'il avait He livre it lui-meme. serait
probablement devenu peyore, avec y simple, la geminee yy s'etant reduite
it y devant l'accent, et on aurait eu ulterieurernent =peore, par suite de la
fusion de y dans la voyelle palatale precedente. On peut le supposer
dapres ce qui s'est passe pour *veyyamus > +nideamus, qui a du devenir
*veyamus, puis =ueamus, dou ueam qui est it la base du cat. bidml ou

b[-ydm! «voyons!» Si dans le paradigrne c1u subjontif on a br:jdm, br;fdu,
ce ne peut etre que par nne action analogiqne des autres personnes accen

tuees sur le radical. Il en est sans doute de meme ici : la gemince yy a

ete mairrtenue dans peyyore, sous I'influence de peyyor, peyyus, d'ou la
forme actuelle PiN.
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r91J� < +ronca, berS[91J§ < oerecundia, kud9IJ < cotoneu.

et r9C < *royyu < rubeu, qui supposent que -ly- et -c'l-, -ny
et -ndy- avaient abouti, a I'epoque de la fermeture de 9 en u,

a 1 et IJ, et que le groupe -yy- s'etait ferme en j. Faute d'un yavec

lequel il efit pu etre en contact, 9 n'a pas passe a u. Pour plus
de details, d. notre Phon. hist. rMtSS., pp. 48 et 49.

Or la chute de e final, comme nous le verrons plus loin, p. 40,
est posterieure a la fermeture de -yy- en- p, a la reduction de -yl
« ly, cl) a -1- et de -yu- « ny, ndy) a -U-, et ala fermeture de 9
en 14. On peut done dire que la diphtongaison conditionnee de

¢, 9 est anterieure:

a) ala fermeture de -yy- en -j-.
b) a la reduction de -yl- « ly, cl) a -1-, et de -yv- « ny,

ndy) a -1j-.
.

c) ala fermeture de 9 en 14 au contact d'un y subsequent.
d) a la chute de e final.

D'autre part la fermeture de 9 en u est anterieure au passage
de ai a ei, vu le traiternent de {std!} < stagnu, Pfrtdv < *pertangit,
pld1Jf; < plangere, en face de jtttl < jllngit, P14IJ < pilgnu. Au
moment ou d + Y devenait e + y, les groupes -ng-, -gn- s'etaient
reduits a n, d'ou l'impossibilite d'une action du yod sur d; au

contraire jlJngit a pu devenir jUtl en catalan, parce qu'a I'epoque
de la fermeture de 9 en U, les groupes -nge- et -gn- en etaient

encore a l'etape -ytl-. Ainsi done la reduction de -Y1J- « gn,
nge) a u est intermediaire entre la fermeture de 9 en u et le passage
de ay a ey.

I. Les raisons que nous avons donnees dans notre Phon. hist. 1'OUSS.,

p. IIS. pour situer la chute de e final avant le passage de -yy- a -}- tom

bent, croyons-nous, devant celles qui nous ont ameue a adrnettre cette
chute a U11e epoq ue posterieure a. la fermeture de 9 en tt. Le y final de

My < lege, r¢y < 1'cge, a. cat. uy < Mdie ne prouve pas que le passage de

-yy- a. -j- ait eu lieu entre la chute de e et de U finals. Dans *leye,
*reye il ny a jamais eu probablement de groupe -yy-; quant a. *uyye
« uoyye < h6die), passe a. uy et non ut, l'e final a dfi tomber de tres bon
ne hcure, comrne 1'0 final dans *ayyo « habeo) > *ayy(o) > J, par suite
d'un emploi frequent - a. la proclise au non - determinant I'usure rap ide
de la finale.
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Si de plus nous examinons les conditions dans lesquelles ay
s'est ferrne en ey, nous trouvons que a passe a e devant ys inter

vocalique ou final et devant -yc final, mais non devant ye inter

vocalique. On a d'un cote:

*laysa « laxat) > *leysa> a. c. leixa,
*/raysen « /rax'lnu) > */reysen > jr¢I:§,
*/ays « /asce) > *jeys> f¢e,
*grayc « *grasse'u) > *greye > gr¢e,

mais

*grayea « *grassea) > graef, *bay£a (*bassiat) > bdee,
*ayca « ascia) > ac£!, *biayca « *biassia, d. A. Thomas, Ess.

phil. [r., p. 256) > bidce.
La difference de traitement de a dans gr¢c et grace s'explique

assez facilement. Dans *graye le yod, premier element du chai

non implosif, conservant toute sa force d'articulation a pu assi

miler a en e; dans *grayea, au contraire, le yod implosif a perdu
une partie de sa force articulatoire devant le I: explosif suivant

avec lequel il tendait plus ou moins a se fondre - ce qui est arrive

un peu plus tard -, et ri'a pu assimiler I'd precedent en e. Notre

explication suppose done que la chute de u final a deja eu lieu
au moment du passage de ay a ey. Cette chute ne s'etait pas en

core produite lors de la fermeture de 9 en u, d'ou I'impossibilite
pour le yod d'exercer son action sur 1'9 precedent dans *mpycu «
musteu ) > moe, et sans doute *b9yc�t « biexeu] > bi« (un type
biixu aboutirait probablement par I'etape *boysu a *buc; d. pa
rallelement *laysat > *leysa).

Continuant notre serie chronologique, nous pouvons ajouter
que la diphtongaison conditionnee de �, I) est anterieure:

e) a la reduction de -ytl- « gn, nge-) a n,

I) a la chute de u final,
g) ala fenneture de ay en ey.

Nous placons done la diphtongaison conditionnee de f, Q en

catalan a une date relativement ancienne.

On s'accorde a admettre que cette merne diphtongaison est

assez recente en provencal; d. P. Meyer, Mem, Soc. Ling., I, p. 147,
et tout dernierernent E. Philipon, Rom., L, p. 399 : «Les plus an

ciens textes, ecrit ce dernier, ne la connaissent, pas... La brisure
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de oi en uoi, puis uei ne remonte pas plus haut que la seconde
moitie du XIIIe siecle». C'est la theorie, plus ou moins explicite,
de C. Voretzsch, O. Schultz-Gora et C. H. Grandgeut.

A cela nous ferons les objections suivantes : Si le Boece a des
formes telles que pois, noit, mei, meler, vel, il en possede au moins
une qui ne peut s'expliquer que par la diphtongaison de 9; c'est
uel < oc(u)li, v. 203. Cette derniere forme nous oblige a nous
metier des autres, OU il est peut-etre permis de ne voir que des
graphies traditionnelles, plus ou moins savantes. Un autre
exemple de graphie traditionnelle dans le Bocce est celui de ueder,
qui se prononcait uezer; d. A. Jeanroy, Annales du Midi, XVIII,
P·374·

D'ailleurs il ne faut pas demander aux documents plus que
ce qu'ils peuvent dire. Un document nous avertit qu'a telle date
tel phenomene 1inguistique a deja eu lieu, et grace a lui nous ne

pouvons pas rapporter plus pres de nous l'apparition de tel ou
tel changement phonetique ou morphologique. Mais le docu
ment ne nous renseigne pas d'une facon precise sur 1a date
a laquelle a commence a se produire ce changement. C'est a
l'ana1yse phonetique de nous l'apprendre, et on comprend bien
que 1es indications de date qu'elle fournit ne peuvent eire que
relatives.

C'est pour des raisons phonetiques qu'il serait trop long de
developper ici, mais qui sont analogues a celles qui nous ont servi
a etablir 1a serie chronologique du catalan, que nous pensons
que la diphtongaison du provencal (au moins celle qui a lieu au
contact de y) est beaucoup plus ancienne qu'on ne le dit com

munement et date environ de la meme epoque que la diphton
gaison conditionnee catalane. Les formes gasconnes en i et les
formes du genre de uyl, uel, milz, uulk, etc., que I'on rencontre <;:a
et la dans les textes d'a. provencal, sans qu'on puisse d'ordi
naire les situer geographiquement, supposent que la diphtongai
son remonte assez loin. Des lors, il s'agit dinterpreter les docu
ments : ainsi une forme noit peut tres bien etre une reduction de
*nuoit, de meme que deleit peut representer un plus ancien delieit,
etc. Graphies traditionnelles ou reductions de triphtongues an

terieures, voila comment a notre avis on doit exp1iquer la plupart
des cas de non-diphtongaison en a. provencal.
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En tout cas, A. Thomas et W. Meyer-Lubke s'autorisant de

la forme Alise < Alesia (chez Hericus, t 880) admettent que la

monophtongaison de iei en i etait un fait accompli des le IXe sie

de, en francais; d. Hist. Gramm. d. fr. Spr., 13, p. 60. Cela sup

pose que la diphtongaison conditionnee de �, Q au contact d'un
element palatal suivant s'est produite beaucoup plus tot que ne

Ie vent C. Voretzsch, Zur Gesch. der Dipht. im Apr., pp. 631
et 633. II ne serait pas impossible que ce phenomene ait eu lieu

vers la meme epoque en gallo-roman et en catalan.

* * *

Tandis que ¢ roman est invariablement represente par ¢ en

catalan occidental et en valencien, sauf exceptions, il a abouti
tan tot a ¢, tantot a ¢ en catalan oriental; d. A. Griera, Contri

buci6, pp. 13, 43 et 70.
D'apres P. Fabra, Rev. Hisp., xv, p. 19, ¢ roman passe en

regle generale a ¢ en cat. or., excepte dans un certain nombre de

cas determines par lui: (I ••• un g precedent semble arreter, dit-il,
Ie passage d'� a e; nous avons gep a cote de cep, gingebre a cote

de pebre. Les groupes ng palatal et ngu troubleraient aussi le

developpement regulier d'un � anterieur : nous avons diumenje,
venja, llengua. Nous avons enfin e devant i : rei, llei»,

Dans la liste de mots donnee par A. Griera, op. cit., p. 13 et

14, nous relevons de plus les exceptions suivantes : jintt;r� (Vamos,
Vich, Llussanes, etc.) a cOte de jin¢t;r� (Olot); m¢s (Barcelone,
Vich, Ripoll, etc.) a cote de m¢s; p¢z� a cote de p¢s; NJ�, et in

versement i'¢yn� (Olot), Ny (Junquera) a cote de r¢yn�, Ny (Bar
celone, Valles, Bages, Vich); My (Vich) a cote de l¢y; d. d'autres

exceptions, p. 4I.
De meme ¢ roman se conserve tel quel, en catalan occiden

tal, sauf devant nasale ou palatale et dans quelques mots ou il

est devant k. 11 en est sensiblement de meme en valencien.

Pour les details, dans l'explication desquels nous ne pouvons pas
entrer, d. A. Griera, op. cit., pp. 43, 70 et 7I.

En cat. or. ¢ roman aboutit, en gras, a ¢. Mais il se con

serve tel quel devant I, devant w provenant de -cs, -d, -ty latins

finals (mais non de v au b), devant ndr, rr et r suivi d'une con-
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sonne autre que b, p, m; d. P. Fabra, loc. cit, et Gram. de la

leng. cat., 1912, p. 455.
Comme autres exceptions a cette regle, nous trouvons dans

A. Griera, op. cit., p. 14 : t¢y� a cote de t¢YI}, is a. cote de ¢s; �ygl¢zi�
(Cadaques), igl¢zi[! (Torruella) a. cote de iglfzil} (Vich, Barcelona,
Llussanes); k¢k et s¢gl!! esegol» (Junquera, Torroella, Cadaques)
a cote de k¢k. De meme a erm. cite par A. Griera, P. Fabra oppose
¢I'm dans sa Gram. de la leng. cat., p. 389. Pour d'autres excep
tions, d. p. 42.

Ainsi le cat. or. s'oppose pour le traitement de ¢, ,¢ romans

au groupe forme par le catalan occidental et le valencien. Nous
verrons plus bas quelle est sa position vis-a-vis du baleare, Nous
ne dirons rien du roussillonnais, ce parler ne presentant que des

voyelles intermediaires entre les voyelles fermees et les voyelles
ouvertes.

Est-il possible de donner une explication du traitement de ¢, ¢
romans en cat. oriental? Ce qu'il y a de certain, c'est que I'evo
lution de ces voyelles (sauf le cas deja. etudie de � + y) est inde
pendante tres souvent des phonemes subsequents. La compa
raison des formes ci-dessous le montre d'une maniere assez claire:
Pl!r¢l < *par'lc(u)lu a cote de kl!st¢l < castella, kur¢j!! < corrigia
a. cote de #JI! < *pedicu, s¢ndr!! < cinere a. cote de tfndrl} <

ten(e)ru, b¢ntrl} < ventre, #1 < tiliu a cote de be] < vet(u)lu, etc.
D'autre part, l'action d'un phoneme precedent ne peut guere

expliquer que quelques cas isoles de conservation de la voyelle
romane (d. j¢n < gente, l¢UI} < ligna, etc.).

II s'agit evidemment d'un changement spontane de ¢; ¢ ro

mans en i, respect. ¢. Mais ¢ rom. n'a pu passer directement a. ¢,
ni ¢ rom. a. ¢. En effet, ou l'evolution de ces deux voyelles a

ete simultanee, ou elle s'est produite a. des dates differentes.
Dans le premier cas, le phenomena est incomprehensible : on ne

voit pas pourquoi a la merne epoque un ¢ perdrait son timbre
pour prendre celui de ¢, tandis que ¢ passerait a i --, sans l'inter
vention d'une cause exterieure, repetons-le. Dans le second cas,

supposons que ¢ roman ait abouti a ¢, avant qu'aucun change
ment se soit produit pour ¢ roman. Comment l'¢ secondaire,
provenant de ¢ rom., n'a-t-il pas subi la meme evolution que ¢
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roman, lorsque ce dernier est passe a ¢? Et inversement, si l'on

suppose que ¢ roman a ete le premier a se modifier. Comment

les deux voyelles ne se sont-elles pas rencontrees en chemin,

peut-on se demander avec P. Rokseth, Rom., XLVII, p. 534?
A premiere vue, l'hypothese de K. Brekke, Rom., XVII,

p. 89 sq., reprise par J. Saroihandy, Grundriss, 12, p. 849, sem

blerait rendre compte des faits. En realite, ¢ roman ne serait

pas passe directement a ¢, mais a § non arrondi, son qui se re

trouve encore dans Ie baleare, Le changement ne serait pas

particulier au catalan oriental, mais aurait Me general dans tout

le domaine catalan. Le nouveau phoneme se serait conserve

en majorquin, mais sur Ie continent il aurait de nouveau evolue,

par regression phonetique, en ¢ (cat. or.) ou en ¢ (cat. occid., va

lenc.). Ainsi d'une part ¢ rom. aurait abouti a i, et ¢ roman a ¢,
en cat. oriental, sans que la confusion entre les deux voyelles ait

pu se produire. Quant au vocalisme du baleare, il s'explique
aisernent : ce sont des colons de l'Est de Catalogne qui ont im

porte leur langue dans les iles. Ils ont par consequent intro

duit dans le nouveau territoire linguistique leur § « ¢ rom.), d'ou

le parallelisme que l'on constate, au point de vue qui nous occupe
- et en tenant compte que i est devenu ¢ en cat. oriental -,

entre ce dernier et le baleare. L'evolution de i en ¢ serait done

posterieure a la separation des deux dialectes.

Malheureusement rien ne vient a I'appui de I'hypothese
qu'i « ¢ rom.) a existe en cat. continental. L'evolution

cruce ;» kr¢w, voce> b¢w, duce (et non ductu) > d¢u ne suppose

pas l'existence de i, comme le pensent B. Schadel, Untersuch. zur

katal, Lautentwickl., p. 9, M. Niepage, Rev. Dial. Rom., III, pp. 313

et 314, et A. Griera, Butll. Dial. Cat., 19I7, p. 10. Le passage

de -¢w a -¢w s'explique par un phenomena de differenciation, dont

on trouve des exemples dans des langues qui ne possedent pas de

i; d. A. Meillet, M'em, Soc. Ling., XII, p. 31, et E. Guarnerio,
Fonol. romanza, p. 2II sq.

De plus, le changement qui est en train de s'operer dans Ie

parler des nouvelles generations baleares, ou i passe a ¢ (d. Mos

sen Alcover, Boll. Dice. lleng. cat., IV, p. 218, et A. Griera, loco cit.),
ne prouve pas qu'une evolution parallele ait eu lieu autrefois

pour le cat. oriental, et que l'¢ de ce dernier soit une «reduction»
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de�. De ce qu'un changement se produit ici, il ne s'ensuit nul
lement qu'il se soit produit ou qu'il doive se produire lao

D'ailleurs est-il bien sur que l'� baleare rernonte directement
a i roman? Mn. Alcover, loco cit., p. 217, constate qu'il y a en

roussillonnais un � qui ressemble presque a l't baleare. 11 I'a
entendu en particulier a Pezilla de la Riviere. 11 l'aurait encore
mieux entendu quelques kilometres plus loin a l'Ouest, a Cor
nella de la Riviere qui forme comme le centre d'une aire oii cette
prononciation va s'attenuant a mesure qu'on s'eloigne de lui. Or
il est evident que cet � provient d'une ouverture exageree de 1'e
commun roussillonnais, qui n'est deja lui meme ni ferrne ni ouvert,
mais moyen. L'� baleare ne proviendrait-il pas lui-meme d'un ¢
anterieur, provenant a son tour de i roman? Et la question se

poserait a nouveau de savoir comment s'explique le changement
de ¢ roman en ¢, substratum de l'� baleare.

Quant au passage de ¢ roman a ce que l'on constate dans une

vaste portion du domaine gascon occidental (d. E. Bourciez,
Communic. Con gr. intern. lang. rom. Bordeaux, I895, Bordeaux,
1897, p. 92 sq.), il ne peut etre invoque pour justifier le proces
sus ¢ rom. > cat. contin., bal. f. L'zs gascon continue a s'articu
ler sensiblement a la meme place que I'ri dont il provient, mais
a l'articulation linguale du debut s'est ajoute l'articulation la
biale de O. A notre avis, I'm gascon n'est pas le resultat d'un
affaiblissement de l'articulation. On ne peut en dire autant de
I'� majorquin (ni de l'hypothetique f du cat. continental), et il
nous parait difficile de croire qu'il est le continuateur direct de ri.

Faudrait-il l'admettre, qu'il resterait une moitie du preble
me a resoudre, et qu'il s'agirait encore d'expliquer le passage de ¢
roman a ri en cat. oriental, et par consequent en baleare, En
resume, non seulement l'hypothese de K. Brekke manque de
preuves, mais elle est insuffisante.

Nous ne voyons d'autre solution que de recourir au pheno
mene de la diphtongaison, d'ailleurs si commun dans les langues
romanes. 11 y aurait eu dans une portion du domaine catalan
(Catalogne orientale) une diphtongaison spontanee n'affectant
que les voyelles romanes ¢ et ¢, a cote de la diphtongaison con

ditionnee que nous avons constatee, pour ¢ et Q romans, dans tout
l'ensemble du domaine.
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P. Fabra est le premier qui ait propose cette explication.
II voit dans le cat. or. ¢ « Ii rom.) la «reduction d'une ancienne
diphtongue �i : � se serait refracte en ?i (d. le franc., le rhetique):
puis il se serait produit une dissimilation entre les deux elements
de la diphtongue, ?i serait devenu ?i, et finalement �i aurait ete
reduit a f = e. L'ancienne diphtongue de la voyelle ? en cata
lan expliquerait aussi l'f majorquin : il serait l'effet d'une dissi
milation plus forte, fi se serait avarice jusqu'a fi avant la perte
de I'elernent palatal -. Quant au passage d'? a e, il serait lie
a l'allongement de l'e primitif. En s'allongeant, ? perd son

homogeneite; ��, d'ou i? avec tous ses developpements; mais aussi
par reduction ? ou � = e. En catalan, la reduction normale
serait e, mais I, h, rr et r + cons. auraient donne Ie dessus a I'ele
ment le plus ouvert; par contre, ou aurait ie et finalement i de
vant la consonne palatale i»; d. Rev. Hisp., xv, p. 21.

P. Rokseth (d. Rom., XLVII, p. 534) fait ala theorie de P. Fa
bra l'objection suivante : «Pourquoi jactum > jayt > jeyt > jet
a-t-il un e en catalan moderne? L'ay de jayt n'aurait pas pu
eviter de se rencontrer en chemin avec � > *�y > *�y. Or il ne

s'est pas associe a cette derniere serie». Nous ne croyons pas
qu'on ait eu en meme temps, en catalan, *estreit < strictu et

jeyt < jactu. S'il en etait ainsi, jeyt se serait reduit a jet a date

prelitteraire comme *estreit s'est reduit lui-meme a estret avant
les premiers textes. II est plus que probable que lors de la reduc
tion de *estreit a esiret, on en etait encore a I'etape jayt, ce qui
explique la conservation de jeyt en catalan jusqu'au XIVe siecle
environ. Pour la meme raison' nous ne pensons pas que, si le

processus? rom. > ey a eu reellernent lieu, *peyra < pira ait
coexiste avec jeit. Au moment 011 *jayt est devenu [eyt, *peyra
- s'il a existe=-, avait passe a Pfra, comme *estreyt a esiret.
Neanmoins, l'objection de P. Rokseth contient une part de veri
te. Si Ie y implosif a pu amener a jusqu'a e dans jft < jactu,
pourquoi dans le groupe fY « � roman) aurait-il differencie
l'¢ en ¢, d'ou �y, et finalement ¢? D'ailleurs les mots comme r¢y,
r¢ynf (nous choisissons a dessein ces mots a cause du r initial
qui aurait pu s'opposer a l'action du y) montrent bien que le y
n'a pas agi par differenciation sur la voyelle e, en catalan.
P. Fabra Ie reconnait lui-meme lorsqu'il dit que � n'a pas passe
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a .� au contact d'un y suivant. Aussi pensons-nous que si plra
est devenu p¢rf( en cat. or., ce n'est pas a cause d'un interrne
diaire *peyra, et que si strictu, OU reellernent un y a ete en con

tact avec I'� apres la resolution de k, a passe a f(str¢t dans le
meme parler, c'est qu'au moment du changement de ¢ en ¢ il

ri'y a plus eu de yod apres l'¢ pour empecher l'ouverture de ta

vovelle.

D'apres P. Fabra, � roman aurait tout d'abord abouti a la

diphtongue ��, qui se serait developpee de trois facons differen
tes suivant la nature des phonemes subsequents : e, f ou yeo Nous
avons vu ce qu'il Iallait penser de ye : il ri'est pas le resultat d'une

diphtongaison spontanee, propre au cat. or., mais d'une diphton
gaison conditionnee commune a tout le domaine catalan; d. cat. or.

cat. OCG., val., bal., rouss. lit < lect«, ku£{- (ou l!,uyca suivant les

parlers) < coxa. Restent donc ¢, ¢ < ef. La divergence de
traitement de ef est-elle le fait des phonemes suivants? Dans
un certain nombre de cas il semble qu'on puisse le soutenir:
mel> m¢l, caelu > s¢[, Pifrdit > p¢rt, hibernu > iu¢rn, serra >

s¢r{-, etc. Mais si le contact de r implosif a determine e� > f dans
les exemples ci-dessus, pourquoi n'en est-il pas de merne dans
herba > ¢ru{-, seroa: > s¢ruf{, erre)mu > �ml) Pourquoi encore

l'n implosif aurait-il agi dans oentre > b¢ntrf{ et non dans gen(e)ru
> j¢ndr{(, ten ( e)ru > t¢ndrc, etc.? Pourquoi enfin le w implo
sif aurait-il ouvert I'? roman dans seb« > s¢w, debet> d¢w, etc.,
et aurait-il arnene le changement de ¢ en ¢ dans '-'neve > n�w,
Daeu > de», etc.?

P. Rokseth, Rom., XLVII, pp. 534 et 535, admet l'hypothese
de P. Fabra relativement a la diphtongaison de e ouvert, tout

en hesitant a accepter, jusqu'a plus ample informe, sa maniere
de voir quant a la diphtongaison de e fernie. 11 se rallierait plu
tot sur ce point a l'hypothese de K. Brekke. Les objections
que soulevent l'une et l'autre theorie s'appliquent donc aussi au

systerne de P. Rokseth. Nous n'y revenons pas.

On nous permettra d'exposer notre point de vue, qui tient

compte de la distinction, tres importante dans certaines langues
romanes. entre syllabes ouvertes et syllabes fermees.

Soit f?, resultat de la segmentation de ¢ roman. Par diffe-
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renciation on a eu ¢!" I'elernent ferme caracteristique etant mis
inconsciemment a la fin, c'est a dire a la place psychologique
ment la plus importante. A une epoque ulterieure, la force me

canique du premier element I'a emporte, d'ou ff, et plus tard
encore par contraction ¢. De meme f�, provenant de la segmen
tation de ¢ roman, s'est differencie en ��, I'element ouvert ca

racteristique etant mis a la seconde place. Puis e� est passe a

f?, le premier element physiologiquement le plus fort, ayant im

pose son timbre, d'ou par contraction e. Les diverses phases de
I'evolution de Ii, ¢ romans se correspondent ainsi : dans I'un et

l'autre cas, c'estri'abord un phenomene d'ordre psychologique
qui cornmande Ie processus, puis un phenomene d'ordre me

canique.
On voit en quoi la diphtongaison spontanee catalane dif

fere, dapres notre theorie, de la diphtongaison du francais et
du castillan, par exemple. En francais, la diphtongue ¢�, pro
venant de f� < ¢ roman, a abouti a �i, c'est-a dire que la diffe
renciation a ete plus forte. II y avait danger pour Ie second ele
ment (f) de s'assimiler au premier (4), physiologiquement Ie plus
fort (de fait, l'assimilation a eu lieu en catalan). Ce danger a

ete evite par une differenciation supplementaire qui a amene Ie
second element a i. En francais et en castillan, e�, provenant
de ¢� < 4 roman, est devenu ie. lei Ie cas est legerement diffe-
rent. Dans la diphtongue ¢f « (i� < ¢ rorn.), l'accent est reste
sur le premier element, Ie plus ouvert. Dans e� « ¢� < ¢ rom.]
I'accent s'est reporte, en .francais et en castillan, sur la voyeUe
la plus ouverte, d'ou �(. Anterieurement a tout deplacement
daccent, Ie catalan a assimile le second element au premier, et le

premier element n'a eu aucune raison de devenir inaccentue.
Le premier element, qui etait ferrne, ayant perdu l'accent en

francais et en castillan, a ete menace a son tour de s'assimiler
avec le second element ouvert qui etait accentue, Ce danger
a ete ecarte encore une fo'is par une differenciation : !' est passe a i,
d'ou ie et yeo

Dans quelles conditions la diphtongaison spontanee a-t-elle
eu lieu en catalan? On sait qu'en castillan la diphtongaison
de ¢, comme celle de p, s'est produite soit en syllabe libre, soit



32 P. FOUCHE

en syllabe entravee. En francais au contraire, ¢ et 9 ne se sont

diphtongues qu'en syllabe ouverte, de meme qu'en italien; de

plus la diphtongaison n'a pas eu lieu dans la voyelle tonique des

proparoxytons. Parallelernent, � ne s'est pas diphtongue en fran

cais devant une entrave d'origine latine ou romane. Enfin dans
d'autres langues ou d'autres dialectes comme le roumain, le

napolitain, le frioulan, la diphtongaison de ¢ a lieu meme en

syllabe fermee, mais dans certains cas seulement (d. E. Guar

nerio, Fonol. rom., p. 163 sq.); de meme ou trouve ai < ¢ en

engadinois dans certains mots ou ri est entrave : capistru >

k'avaister, crista> kraieta, etc., d. W. Meyer-Lubke, Gram. lang.
rom., I, § 70.

En realite, la diphtongaison s'est-elle produite en syllabe
ferrnee? D'apres de nombreuses experiences faites par nous,

dont nous comptons publier les resultats dans la Biblioteca filolo
gica de l'Institzd d'Estudis Catalans, a. la suite d'une proposition
des plus aimables de M. A. Griera, il resulte qu'un groupe dis

joint consonne + consonne peut etre prononce, inconsciemment
d'ailleurs et suivant les sujets, en conservant a. la premiere con

sonne son caractere implosif ou en lui donnant au contraire une

valeur explosive qui en fait le premier element de la syllabe
suivante. Dans ce dernier cas, la voyelle qui precede le groupe
n'est plus entravee, et peut etre suffisamment longue pour permet
tre a. la diphtongaison d'avoir lieu. Notre idee est que la ou une

voyelle suivie de deux ou trois consonnes s'est diphtonguee, le

groupe consonantique appartient - sauf quelques cas particu
liers qu'il ne saurait etre question d'aborder ici -, a. la syllabe
suivante. Le tout est done de determiner pour chaque langue
quelles ont ete les regles de la syllabation, a. l'epoque ou s'est

produite la segmentation vocalique, base de la diphtongaison.
Comment s'est comporte le catalan a. cet egard et quelle est

sa position vis-a-vis des autres langues romanes?

Nous etudierons d'abord le cas des mots ou J et ¢ catalans

ne sont pas suivis de w, puis celui des mots en -¢w- ou -¢w-.

Diphtongaison de ¢ roman. - E ouvert roman s'est diphton
gue et a par consequent abouti a. ¢ en cat. orientallorsqu'au mo

ment de la diphtongaison il etait suivi:
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1. D'une consonne simple explosive:
Ex. : bene> +bene > br, venis > b�ns, tenet> #, *Iemus

(d. Izmus) > /tms, lendine > *lfmena > Mm§n[, *interu (d. in
tegrum) > fn#, jeru > Nr, lera > Nrf, necat > n�gf, negat >

n�gf, secat > s�gf, in + caecat > fns�g!" leoat::» UOf, de(n) sat >
d¢Sf, etc. -, *quaestia > *quf6a > Mel', vet(u)lu > *v¢lu >
bi], anellu > *anflu > fn¢l, etc.

Mais lorsque la consonne explosive etait un l, plus ou moins
velaire, le second element de la diphtongue !if provenant de ¢f
< ¢ roman a ete protege par la consonne contre l'assimilation
avec le premier element ferrne, et a meme assimile ce dernier en

¢, d'ou cat. oriental ¢, bal. t. II est d'ailleurs possible que dans
ce cas I'etape ¢? n'ait pas ete suivie de I'etape ff.

.

Ex. : caelu > s#, gelu > i¢(, gelat > i#f.
On a le meme resultat pour ¢ rom. suivi de l final implosif.

La diphtongaison a eu surernent lieu (d. franc. [iel, miel; cast.
hiel, mid), mais elle a abouti a ¢.

Ex. : lel > Nt, mel> me],
Elle ne s'est pas produite, selon toute probabilite, dans les

polysyllabes (Em)manufl, Rajae! qui ont conserve leur f origi
naire en catalan: m§nufl ou m§nfl, r§lffl ou rd#.

2. D'une semi-occlusive explosive:
Ex. : medicu > *mfJu > m¢J§, haereiicu > i'rtJf, pedicu >

pelf, petia > *Prtsa > p�s§, etc.

3. Du groupe explosif occlusive + liquide:
Ex. : febre > /torI', tenebras > t§n�orfs, lep(0)re > Uor�,

petra > pMr§, Petru > *pfdru > ptrf, *die-Mere]0)ris > di

mf(r )cres > dim¢krfs, reg(u)la > r¢glf, *alecre > §l¢grf, etc.

4. Du groupe explosif gutturale + w:

Ex. : equa > ffwf, *legua > l¢gwf.

Mais lorsqu'il etait suivi d'un groupe de consonnes autre

que occlusive + liquide ou gutturale + w, l'¢ roman s'est tantot
diphtongue, tantot non, d'ou ¢ dans Ie premier cas et ¢ dans le

But. de Dialec. 3
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second. Cela revient a dire que la premiere consonne du groupe

disjoint a continue d'etre implosive ou a franchi, au contraire, la

frontiere syllabique.
Ce dernier cas se constate pour les groupes consonantiques

suivants:

-sjt-, -sjtr� > -/st-, -jstr-:
genesia > i§n¢st§, testa > ffst�, gestu > i¢st, praestat > pr¢st�,
dextnt > deetr« > distr», [enesira > jin¢str§, etc.

-sjp-, -sjpr- > -jsp-, -lspr-:
vespa> b¢sp§, vesp(e)ru > b¢spr§, vesp(e)ras > b¢spr{s, etc.

-mjp- > -jmp-:
tempus> *trmpus > tems.

-mjbr-, -mjpr- > -jmbr-, -jmpr-:

septembre > Sf#mbrf, decembre > d!}s¢mbrf, membr�t > membr»,
temp(e) rat > t¢mprf (d. par metathese tr¢mp), semper> *sf'rn
pre> s¢mprf, etc.

-mjbl-, -mjpl- > -jmbl-, -jmpl-:

trem(u)lat > tremble, te.mplu > t¢mplf, exemplu > §ks¢mp1f, etc.

-njd-, -njt- > -jnd-, -jnt-:
receniai > Nntf, dente > den, ventu, > bin, centu > sin, -ente

> -en, incend(e)re> §ns¢ndrf,extend(e)re > !}st¢ndrl}, etc.

-n iir- > -jntr-:
ventre> b¢ntrf, centru > sentr«, etc.

pendicat < p¢njf.

-rjm-, -rjb-, -rjv-, -rjp- > -jrm-, -jrb, -jrv-, -/rp-:
erre)mu > erm, termine > t¢rm[, herba > ¢ru!!, servat > s¢ru�,
senn« > "serou > vieux ser], ser-pe ;» s¢rp, etc.

-njJ- > -jnJ-:

Dans tous les autres cas, la premiere consonne du groupe
est res tee implosive, d'ou ¢ en cat. oriental.
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Ex. : cisterna> sist¢rn{, injernu > inj¢rn, hibernu > iv¢rn,
lucerna > lu¢rn{, vernu > bern, *opertu > uv¢rt, perdit > Nrt,
perd(e)re > p¢rdr{,. terti« > ters, conversat > kumbirs», germ.
elmu > ¢1m, *impeltu > {mp¢U, aestimat > subst. verb. ¢zm{,
decimu > *dFmu > deume > d¢im{, etc.

H faut ajouter les mots comme div¢ndrrs ou div¢nr{s < die

Ven(e)ris, t¢ndrr; < teneru, j¢ndr{ < gen (e) ru, qui paraissent
etonnants a cote de bentr». La divergence de traitement que
l'on constate dans la voyelle peut tres bien s'expliquer par Ie
fait qu'a l'epoque de la diphtongaison on avait d'une part le

groupe -ntr-, et de I'autre le groupe -nr- (plus tard -ndr-). L'n
du premier a pu etre explosif, tandis que celui du second conti
nuait d'etre implosif, empechant ainsi la diphtongaison d'avoir
lieu.

Enfin dans les mots OU e latin etait suivi d'une gerninee, la

diphtongaison s'est produite, sauf dans le cas oil cette geminee
etait i . La raison en est qu'a I'epoque de la diphtongaison les

geminees s'etaient deja reduites, ne conservant que leur element

explosif, ce qui ri'etait pas le fait de r, qui encore aujourd'hui
a conserve son caractere primitif. L'element implosif de r ge
mine a empeche la diphtongaison de l'¢ precedent, d'ou ¢ en cat.

oriental.

Ex. : messe > mesl}, *pressat > pr¢s{, cessat > ses{, oersai >

b¢s{, traneuers« > tr{/#s, persicu > pres{k, beccu > bek, casiellu
= phon. kast�llu > *cast�lu > k!}st¢L et d'une facon generale le
suffixe -¢l < -ellu -, mais terra> t¢r!}, serra :» s¢r{, jerru> j¢ru,
germ. werra > g¢rf}, errai > vieilli ¢rl}, etc.

Ainsi, si nous essayons de fixer la date relative de la diphton
gaison de ¢ roman en cat. oriental, nous constatons qu'elle a

du etre:

1. anierieure a la chute de e final, comme le laissent supposer
ben« < venis, tens < tenes, etc. H ri'est pas inutile de repeter
que la fermeture de ¢ rom. en ¢ est independante en cat. or. de
la presence de n implosif; d. en effet s!}v¢m < *sapzmus, et d'une

Iacon generale -rm < -imus, -tmus.
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2. anterieure it l'insertion d'un d transitoire dans le groupe
-n'r-, comme permet de le croire la divergence de traitement de

t?ndrf < ten ( e)ru d'une part, et b¢ntr{ < ventre de 1'autre.

3. posterieure it la palatalisation du groupe -U- en -1-. Si
la diphtongaison s'etait produite it l'etape -ljl-, il est probable que
le contact de 1'1 implosif aurait conserve son caractere ouvert are

precedent; d. jel > Nt, cella > S¢U[, etc. 11 en aurait ete de
meme si, ce que nous ne croyons guere possible, I etait devenu

explosif et qu'on eut en -/ll-; d. en effet caelu > *ts?/lu, > s¢t.
Cette constatation concorde avec celle que nous avons faite autre

part (d. Phon. hist. rouss., p. 164), it savoir que la palatalisation
de -U- a dfi se produire avant la chute des voyelles finales.

Quant it la diphtongaison que nous admettons pour Nt et

mi], elle ri'a rien qui doive surprendre, bien que 1'# se soit trouve

devant une consonne implosive, si I'on songe que la duree des

voyelles est en raison inverse du nombre de syllabes qui compo
sent le mot. L'exernple du fr. fiel et du cast. hiel, pour ne parler
que de ¢ roman, montre que la voyelle de ces monosyllabes, tout

en etant entravee, a ete assez longue pour permettre la segmen
tation que suppose le phenomene de diphtongaison.

Pour les exceptions, d. p. 42.

Diphtongaison de ¢ roman. - E Ierrne roman s'est diphton
gue et a abouti it ¢ en cat. oriental lorsqu'au moment de la.diph
tongaison il etait suivi:

1. D'une consonne simple explosive:
Ex. : cepa > s¢/j§, triphyUu > tr¢/jul, gleba > gl¢uf, etc.

par(i)ete > PF¢t, site> s¢t, ab(i)ete > §D¢t, seta> s¢d§,
*conredat > kunr¢f, etc.

[ricai > jr¢!]§, carricat > k§f¢g§, -icai > -¢!]§, pllcat >

pl¢g§, etc.

sapemus > s{8¢m, -emue ;» -em, jrenu > jr¢, plenu > Pl¢,
*alenat > [l¢n[, jenu > j¢, minai > m¢n§, *decena > d[Z¢nf et

d¢n[, vena> b¢n§, poena> p¢nf, germ. skina > [sk¢n§, etc.

crudele > kru¢l, jidele > fidfl, *stelu > [st¢t, mustela >

must¢l�, vela> b¢l§, velu > b¢[, tela > t¢lf, *telu > tfl, etc.
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plra > p¢r{, prima-vera > primfO¢r{, cera > s¢r{, sperat >

{sprr{, etc.

defe(n)sa > d{8¢zf}, despe(n)sa > d{sp¢zf}, -e(n)su > -es,
-e(n)sa > -¢Zf} , pensu > p¢s, me(n)se > m¢s, etc.

desdignat > <desdena > d{zd¢1J{}, attingere > ftf!J!} , *reniu >

N1J, germ. slnnu > S¢1J, signat > Sf!J[!, orlc(u)la > *orfla >

ur¢lf}, aptc(u)la > {}o¢lf}, *cilias > s¢lf}s, etc.

z. D'une semi-occlusive explosive:
Ex. : corrigia > *cor�Ja > kur¢Jf} , invldia > *envifa >

fmb¢if}, -idiat > -¢if}, -lditt > -?c, etc.

3. Du groupe explosif occlusioe + liquide:
Ex. : plp(e)re > p¢o1'f} , i�mlp(e)ra > iin¢o1'f} (Olot), nigra ;»

n¢gr!" perc'ip(e)re > pf}1's¢orf}, 1'ec1p(e)re> r¢or{, p1'e(s)bU(e)rtt >

pr{:o¢r{, *sec(a)le > s¢glt- (Junquera, Torroella, Cadaques), etc.

4. D'un s implosif dans le monosyllabe t1'¢s < tres; d.

fr. trois.

Devant un groupe de consonnes autre que occlusive + li

quide, ¢ roman s'est tant6t diphtongue, tant6t non, suivant que
la premiere consonne du groupe est devenue ou non premier ele

ment explosif de la syllabe subsequen te. La diphtongaison a eu

lieu dans le cas des groupes consonantiques:

-sfk-, -s / kl- > - [sk-, - [skl-:
*b1'isca > br¢skf}, germ. iska > ¢sk{, discu > d¢sk, *disca >

d¢skf}, iriscu > f1'¢sk, misc(�t)lat > m¢sklf}, etc.

rS /t-, -S /tr- > - /st-, - [str-:
crista> kr¢stf}, capistru > kf}o¢str{, magisiri« > m¢strf}, etc.

-S /m- > - [sm-:
*qtta1'es(i)ma> ku1'¢smf.

-n/d-, -njd1'- > -/nd-, -jndr-:
vendita > b¢ndf} , uend] e)re > bendr», cin(e[re > s¢nd1'f}, deien
d( e)re > df}/¢nd1'f}, etc.
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-n/k-, -n/gl- > -/nk:', -/ngl-:
suff. -incu, -inca ;» -¢tik, -¢likf, hring + 111a > f¢ngl{!.

-n/ts-, -n/s- > -/nts-, -/ns-:
pensat > p¢ns{!, cominiiiat > kum¢ns{!, linteu > l¢ns.

-mlbl- > -/mbl-:
s!m(u)lat> s¢mblf.

-1'/m-, -r/d-, -r/h-, -1'/g-, -1'/ts- > -jrm-, -/1'd-, -/rk-, -/1'g-, -/1'ts-:
/I1'mu > j¢1'm, vlr(i)de > birt, circat > s¢rk{!, vl1'gine > b¢rf{!,
*ex-merciat < {!Zm¢rSf, etc.

Dans les autres cas, la premiere consonne du groupe est
restee implosive, d'ou � en cat. oriental:

Ex. : die dominicu > *diumenJe > diwm¢nj{!, vindicat >

*vmja > b6nj�, lingua> l¢ngwf, etc.

Un cas particulier est celui ou 6 roman etait suivi d'un y.
Nous avons vu que ¢ a passe a ¢ dans kur¢jf, f-mb¢jf qui remon

tent a des types anciens "correyya, "enoeyya. De meme */r?ydH
(1. vulg. /rlgid�t), *dr¢ytu (d. direcium), *ben?ytu (=benedictu)
sont devenus /1'#, d1'¢l (ef. encore {!n-, indrit), patronyrn. bfn¢t.
Dans tous ces mots la cliphtongaison a eu lieu. On a en regard
f¢y < "'r?ye < rege, l¢y < *l9ye < lege, #6 < *p?yse < piece,
krie < * krfyse < crescit. Comment expliquer cette divergence?
De la facon suivante, croyons-nous : avant I'epoque de la diphton
gaison "correyya et "enoeyya avaient passe a *co1'1'fJa, *env?ja,
par suite de la fermeture de -yy- en [, Au moment de la diph
tongaison, on a eu regulierement =correta, *env�ja. L'? de

*1'fye, *lfye, au contraire, a sans doute ete protege par le y sui
vant qui a empeche le passage de f? « 6 roman) a ff. De meme
si on a dr¢t, /r¢t, bfn¢t, c'est qu'a l'epoque de la diphtongaison
le y s'etait deja fondu dans l't! precedent, et son action ri'a pu par
consequent empecher l'ouverture de la voyelle. A la meme epo
que on a du avoir '�pf-yse, +creyse, d'ou la conservation de ?, ana

logue a celle que I'on constate dans r6y, ]¢y.
On se demandera pourquoi la reduction du yod n'a pas eu
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lieu dans ces mots, alors qu'elle s'est produite dans *fr�ydu et

dreytu. Les conditions ne sont pas les memes: il n'y a rien de
commun entre un y et un t ou un d, tandis que y et s sont des

phonemes voisins. «L'affinite de s avec i (ou y) au point de vue

des nouvements articulatoires de la langue est certaine. Pour se

mettre dans la position de I's, la langue passe par une serie de

positions qui ne sont pas tres differentes de celles exigees par
i, y... Pour aboutir a la position de s, la langue passe par un

stade assez voisin de yod»; d. G. Millardet, Rev. Lang. Rom.,
XVII, pp. I24 et I25. C'est justement a cause de cette parente,
ou mieux parce que le yod constitue une sorte de preparation a

l's, qu'il s'est conserve relativement assez tard dans *p�yse, *crey
se avant d'aboutir, par combinaison intime avec s, a la prepala
tale e. Ce qui importe pour le moment, c'est que y ait ete en

contact avec 1'6 a I'epoque de la diphtongaison.
Ce n'est d'ailleurs pas seulement la presence d'un yod im

plosif qui a conserve son caractere primitif a e. Un phoneme
palatal precedent a eu le meme effet. Qu'on se rappelle le pro
cessus 6 > e� > f�. Le caractere palatal de la consonne ini

tiale de syllabe a pu empecher la differenciation de e� en ¢� de se

produire, d'ou e� et finalement e. C'est ce qui a eu lieu dans les

mots comme glbbu > i¢P, zing'ib(e)ru > jingtbrr;.
On peut s'etonner que pisce et crescit aboutissent a pee,

krec, tandis que parescere, merescere, +conescere sont representee
par pr;r¢Gi}, ml}r¢e[!, kun¢ef. Pour nous, seules les formes en e sont

regulieres, et celles avec ¢ sont dues a l'analogie. Ces dernie

res, en effet, ont pu etre influencees par les anciennes formes de
la Ie pers. sing. indic. pres. et celles du subj. pres (I-3 sg., 3e plur.)
ou l'¢ etait normal: mr;r¢sk, mcr¢skr;, -(,!S etc. L'analogie ne s'est

pas exercee sur peG et krec : se serait-elle exercee, qu'elle aurait

pu avoir, au contraire de ce qui a eu lieu ci-dessus, une action

conservatrice; d. pee < pascit, greG < crasseu.

Dans les mots ou ¢ etait suivi en latin d'une gerninee, la diph
tongaison a eu lieu, par suite de la simplification anterieure de
cette derniere: d. siccu > sek, clppu > s¢P, -issa > -¢Sl}, uitta >

b¢tr;, litt(e)ra > j¢trc, -mitt(e)re> -m¢trl}, nit(i)du > *n�ttu >

nft, ped( i)t�t > *petttt > Nt, etc.
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D'apres ce qui precede, nous croyons pouvoir admettre que
la diphtongaison spontanee de ¢ roman a ete:

I. anierieure a la chute de e final; d. par(i)ete > Pfr¢t,
site > s¢t, etc.

2. posterieure a Ia fermeture de -yy- en j; d. kur¢jf < cor

rigia, p. 38.
a la palatalisation de -nn- en /J; d. germ. sinnu > S¢1J..
a la reduction de -eyd«, -fyt1,f, a -edu, -etu; d. tr�t < */r'igidu,

dr¢t < directu; d. p. 38.
a l'insertion d'un d transitoire dans le groupe -n'r-; d. sen

drl} < cln(e)re en regard de t¢ndrl} < ten(e)ru qui s'oppose a
b¢ntrf < ventre (pour ces deux derniers mots, d. p. 35).

a la reduction de -yl- « cl, ly) et de -yt1- « yn) intervoca-
lique a I et 1J. (d. ur¢!!} < orict«) la, I}nSft11} < inslgnat), et par
consequent a la fermeture de 9 en u; d. en effet PUIJ < pt'ignu
qui suppose l'existence du groupe implosif -YIJ-: Phon. hist, rouss.,
pp. 48 et 49.

Diphtongaison de ¢, ¢ romans devant w. - Le cas de ¢ ne pre
sente aucune difficulte. Avant la chute de e, u finals, il a passe
a ¢, et lorsque le w s'est developpe il s'est trouve devant une vo

yelle ouverte.

Ex. : seln« > *s�bu > *s�fj > s¢w, btbit > b¢w, debet>
d�w, etc.

credit > "credet > *cr�d > kr�w; herede > I}r¢w, "conrede '>

kunr�w, etc.

*/acztis > */az¢ts > a. c. [aeu, c. mod. f¢w; cantetis > kl}n
t¢w, etc.

Pour ¢ roman, la question est un peu plus compliquee; on

trouve tantot -¢w, tantot -¢w. Le premier traitement se cons tate
dans les mots OU ¢ etait originairement suivi d'un u final latin,
passe de bonne heure a w. II est d'ailleurs regulier,

Ex. : me« > m¢w, Daeu > d¢w, Matthaeu > mftiw, [u
daeu > ju¢w, romaeu > rum�w, etc.

On Ie constate encore dans *neve > *nflie > *n?D > n¢w,
breve> brei»,
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Mais on trouve -¢w dans pede> p¢w, sede > s¢w, dece >

d¢w, preti�t > *predzu > *predz > pr¢w. Nous sommes ici en pre
sence, croyons-nous, d'un traitement analogique. A I'epoque de

la diphtongaison, on a eu sans doute *p?de, *s?de, *d?dze, *pr?dzu,
et on s'attendrait Ii avoir comme continuateurs en cat. oriental.
moderne *p¢w, *s¢w, *d¢w, *pr¢w, apres Ie changement de d, ce,
ty finals en w. Cependant si l'on songe que dans ces mots I'etape
qui a precede immediatement west une sorte de bilabiale (qui
s'est substituee au son plus ou moins interdental anterieur) et

que cette meme bilabiale etait caracteristique des desinences
de la ze per. plur. -itis, -etis, en verite tres nombreuses, on ne

sera pas etonne que le vocalisme de ces dernieres ait influe sur

celui des quatre formes citees plus haut, et que sur Ie modele de

[ae«, cante�t on ait eu p¢w, s¢w, de», pr¢w.

Les exceptions aux regles Iormulees ci-dessus s'expliquent
la plupart du temps par des actions analogiques, plus rarement

par des phenomenes phonetiques:
Ainsi fin¢lJr� (Valles, Vich, Llussanes) est d'apres UlJr�, f¢1Jrc.

De meme ¢1Jr� «fleuve».

m¢s < me(n)se (Barcelone, Vich, Ripoll) d'apres mis < mais.

P¢ZC, Ii cote du regulier prs < pe(n)su, d'apres les formes
verb ales en -�Z? : d¢z§ < de(n) sat, b¢Zf < basiat; de merne b¢Zf
< vitiat, d{}zb¢z{j.

Mf < *flticu d'apres les mots tres nombreux en -¢ff. < -eticu.

ex¢lf-, s'il ne provient pas d'un type *axella pour axilla (d.
franc. aisselle), est d' apres les mots en -¢l� < -ella.

r¢!J� < rigat d'apres les formes verbales en -¢!J� < -ecai, -egat.
De meme kumbr¢f!f < communicai, ffm¢g� < gemicat.

fr¢t� < haereditas d'apres ens¢tf < inceptat (incoeptat + sec

tare), etc.

§r¢st§ < arisia d'apres les substantifs terrnines en -¢stc < -esta.

cndr¢s!} < *in-directiat d'apres les formes verbales en -is!}
< -essat, -ersai,

¢ntrf} < inirai d'apres b¢ntrf}, sentr», m¢ntrfs < (du)m in

terea + s. L'¢ de ce dernier mot peut s'expliquer par l'influence
des mots en -mcn < -mente, -mentu; d. cast. (de)mientras OU

l'influence de -miente est surement en jeu.
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l¢1Jf < ligna est sans doute pour un ancien *l¢1Ja; d. S¢1Jf
< signat. Ce ri'est que lorsque l'l initial s'est palatalise que l'f
s'est Ierrne en i sous la double action de 1 et de 1J.

Ny (Junquera), l¢y (Vich) peuvent s'expliquer par les nom

breux noms termines en -¢y : s§r'b¢y < servUiu, �r'b¢y < *herbiti��,
r�m�y < remediu (ce dernier avec e ferme a cause de la confusion

qu'il a pu y avoir entre mediu et (di)midiu, et qui a existe de
fait puisqu'on trouve en a. cat. demig. II peut se faire cepen
dant que la terminaison de fc-m¢y soit analogique de celle de s�rfj¢y,
�rfj¢y). De rneme f¢yn� peut etre dG. a l'action de ¢yn[' < azina

(ef. A. Thomas, Ess. phil. fr., p. 207) et de j¢yna, derive de fa
cenda; d. Phon. hist. rouss., p. 23I.

Quant a tim{-, �sprim�, ils ne remontent pas a des types avec

voyelle radicale ¢, mais a des types "temere (Umere + tremere),
expremere (exprimere + premere), Ce sont par consequent, a
notre avis, des formes regulieres.

De meme les exceptions aux regles que nous avons donnees
du developpement de ¢ roman, peuvent s'expliquer soit par I'ana

logie, soit par une action phonetique.
P¢kf < peeeat est d'apres s¢k{ < stcca, pr¢!ff < preeat d'apres

les formes verbales en -¢(.{r: < -icat, v¢dc- < oeta: d'apres s¢df
< seta, f¢dc- < [oeta, etc.; ?sm¢n? < exmendat d'apres m¢nf < mi

nat, etc.

sit < septe, a cote de nit < nepte, peut etre analogique des
nombreux mots en -¢t < -ittu.

¢s < est, a cote de �s et de fSf- < *essere, peut avoir ete in
fluence par la terminaison si commune -¢s < -ense, et les mots

comme p¢s < pensu.
¢rm (P. Fabra, Gram. leng. cat., p. 389) s'explique par f¢rm

< itrma,
igl¢zif (Torroella) et !}ygl¢.zif (Cadaques) ont pu eire influen

ces par les mots en -¢zg < -ensa.

p¢ndr? < pendere a ete refait sur b¢ndre- < uendere ou p¢n
dre- < *prendere.

ttfr¢nl} < ojjerenda est d'apres les formes en -¢nc- < ena,
-enai,

t¢wli( < tegula est regulier; l'¢ a ete empeche de se diphton-
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guer par la presence de w implosif; a ce compte, n�wl§ < nebula

est influence par n�w < *neve.

¢wrl} est regulier lui aussi, et provient de la vocalisation de 1

dans un ancien *#r§ < *helera, d'ailleurs conserve en roussillon

nais. Dans *¢lrl} , le contact de l implosif a empeche la diphton
gaison d'avoir lieu.

r¢ < rem, r¢s < res s'explique par l'action de r initial qui
a empeche la differenciation de ¢� en �� de se produire.

Quant a t¢y�, il ne remonte pas a taeda, mais a un type *t�da,
suppose c1'ailleurs par le castillan tea.

Laquelle des deux diphtongaisons spontanees a ete la pre
miere? D'apres le traitement de ¢ dans s¢ndr§ < cin (e)re qui
s'oppose a celui de ¢ dans t¢ndr§ < tifn(e)ru, etc., on peut con

clure que la diphtongaison de ¢ est plus ancienne que celle de Ii.

La premiere s'est produite avant le passage de -n'r- a -ndr-, la

seconde apres, La priorite de la diphtongaison de ¢ est aussi

admise pour le francais par W. Meyer-Lubke, Hist. Gramm. d. fro
Spr., 13, p. 57 et E. Bourciez, Elements de ling. rom», p. 145.

En tout cas, l'une et l'autre diphtongaison sont tres ancien

nes et anterieures a la chute de e final, et par consequent de �t

final. 11 ri'est pas etonnant des lors qu'il y ait entre le cat. orien

tal et le baleare la concordance etonnante que l'on constate. Sauf

exceptions, on peut dire que l'¢ du catalan oriental est represente
dans ce dialecte par i ou ¢, et l'� par J. Le baleare etant du cata

lan oriental importe, son vocalisme a du etre a l'origine sembla

ble a celui de la langue mere. Ce n'est que plus tard qu'il s'est

differencie. Comment? Il est difficile de repondre avec pre
cision, pour ne pas dire impossible. L'Atlas linguistique catalan

pourra fournir quelques indications, tres precieuses, Mais il ne

donnera que l'etat actuel de la langue. II faudrait decouvrir.

dans des textes bien dates et particuliers a chaque parler, des

graphies qui pourraient nous renseigner sur la prononciation de

telle ou telle localite, a une epoque determinee. Mais ces gra

phies seraient a leur tour bien insuffisantes. Puisque pour Ie

cat. oriental ¢, continuateur de � roman, il y a toute une zone qui
presente ¢, alors que le reste du domaine fait i, doit-on dire que

l'¢ du cat. oriental s'est conserve ici et modifie la? Ou bien, l'¢
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du cat. oriental a-t-il d'abord passe a. i dans tout le domaine ba
leare, dans lequel cas l'¢ actuel, correspondant a l'¢ du cat. orien
tal, serait une regression de l'ancien i?

Une chose frappe lorsqu'on lit l'excellente etude de A. Griera
sur le baleare (d. Butll. Dial. Cat., I9IJ, pp. 8 et II) : tandis
que l'¢ du cat. oriental provenant de ¢ roman a comme continua
teurs en baleare soit i, soit ¢, il semble que l' ¢ du cat. oriental,
provenant de ¢ roman dans les conditions etudiees p. 34-35, ne soit
guere continue en baleare que par ¢. A peine si dans la liste des
mots donnee par A. Griera, on releve une forme comme Ifn
tirnf < lanterna (Manacor); d. op. cit., p. II, premiere ligne. Y
a-t-il plusieurs formes de ce genre dans les Baleares? Doit-on
admettre qu'a l'¢ « ¢ rom.) du cat. oriental a correspondu pri
mitivement dans tout le domaine, ou dans une partie au moins,
un a qui est ensuite passe a. ¢? Ou bien ces formes sont-elles
isolees, et l'¢ du cat. oriental a-t-il ete conserve intact par la se
quence de certaines consonnes ou groupes de consonnes (l im

plosif, rn, rl, rt, rd, rdr , r)? Autant de questions auxquelles il
n'est guere possible de repondre, faute de materiaux, Il est

cependant un fait certain - et il importe seul pour l'instant -,

c'est qu'il y a un parallelisme etroit entre le catalan oriental et
le baleare au point de vue du traitement de ¢ et ¢ romans. A l'¢
du cat. orient. le baleare repond par # ou ¢, d'une Iacon generale:
a. l' � du cat. orient. par e. Quant au cat. or. ¢ et 'bal. i ou ¢, ils

correspondent ordinairement a. e roman, parfois a. ¢; cat. or. ¢ et
bal. ¢ sont les continuateurs de ¢ roman, parfois de e, Nous avons

vu pour le cat. oriental dans quelles conditions.

* * *

Comme conclusion de cette trop longue etude, nous allons
etablir le tableau des divers changements phonetiques que la

diphtongaison catalane, conditionnee ou spontanee, nous a amene
a examiner.

I. Phenomenes anterieurs a la diphtongaison conditionnee
de ¢, 9.

Passage de -ly-, -ny- a. -yl-, -YIJ-,
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de -ry- a -yr-,
de -ssy-, -sty- a -y£,
de -kl- a -yl-,
de -kt- a -yt-
de -ks- a -ys-
de -gr- a -yr-
de -dr- a -yr-, d. p. 21.

de -dy-, -gy- a -yy-; d. p. 21.

2. Phenomenes qui se sont produits entre la diphtongaison
conditionnee de ¢, Q et la diphtongaison spontanee de ¢.

Fermeture de -yy- en -5-; d. p. 22.

Reduction de -yl- « ly, el) a -1-, et de -YIJ- « ny, ndy) a

-v-; d. p. 22.

Palatalisation du groupe -U- en -1- et du groupe -nn- en v;
d. p. 36 et 40.

3. Phenomenes que se sont produits entre la diphtongaison
spontanee de ¢ et la diphtongaison spontanee de ¢.

Insertion d'un d transitoire dans Ie groupe -n'r-; d. pp. 35
et 40.

Fermeture de (5 en u au contact d'un yod implosif; d. p. 40.
Reduction de -yu- « ng«, gn) a -ij-; d. p. 40.
Reduction de -eydu, -eyt« a -edu, -etu; d. p. 40. Cette re

duction peut eire cependant anterieure a la diphtongaison spon
tanee de ¢.

4. Phenomenes compris entre la diphtongaison spontanee
de ¢ et la fermeture de ay en ey.

Chute de e final; d. p. 23.
Chute de u final; d. p. 23.
Tons ces phenomenes, y compris la fermeture de ay en ey

se sont accomplis a date prelitteraire.

Ainsi done il y a en, d'apres nons, nne double diphton
gaison en catalan : I'une conditionnee par un yod implosif, qui
affecte les voyelles ouvertes ¢ et 9; l'autre spontanee, qui n'a
affecte que les voyelles palatales f et ¢. Pour ce qui est de la
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premiere, Ie catalan rejoint le groupe gallo-roman, et se diffe

rencie du castillan dans lequel au contraire le y a ferme ¢ et 9.
Pour ce qui est de la seconde, le catalan est d'accord avec le

gallo-roman septentrional, mais non avec les parlers provenc;aux;
il est encore d'accord en partie avec Ie castillan qui ne diphton
gue que #, mais conserve ¢ intact. Quand nous disons <de cata

lana il faut entendre l'ensemble du domaine pour le premier cas,

la region du catalan oriental (et les Baleares, ou la langue a ete

importee par les habitants de l'Est de la Catalogue) pour le second.
On voit ce qui manque au phenomene de la diphtongaison tel

qu'il apparait en catalan : le catalan ignore la diphtongaison
spontanee des voyelles velaires (1 et 9 que connait le francais, en

partie le castillan (9 > *uo > ue ), et en partie aussi une portion
du domaine provencal (Sud-Est) ou l'on constate une diphton
gaison relativement recente de 9; d. W. Meyer-Lubke, Die Dipht.
im Prov., 3e partie, et J. Anglade, Gram. anc. prov., p. 76.

Quant a la date respective des deux diphtongaisons, con

ditionnee et spontanee, on peut voir ce que nous en pensons.

L'analyse du phenornene nous a amene a placer la premiere a

une date plus ancienne que la seconde. Nous sommes par con

sequent d'accord avec ce que dit E. Bourciez a propos du gallo
roman: «En Gaule, c'est devant un element palatal que la diph
tongue parait s'etre d'abord produite, sans doute des le ve siecle:
le Sud en general a participe comme le Nord au developpement
de pectus, n6cte en *pieytus, *nuoyte... Un peu plus tard, au con

traire, se sont produits *piede, *muola, qui n'appartiennent plus
qu'au Nord ... » : d. Elements de linguistique romane', § 154, c.

Mais son avis differe de celui de C. Voretzsch (d. article cite,
pp. 631 et 633) et de W. Meyer-Lubke (d. Hist. Gramm. d. [r,
Spr., 13, §§ 53, 56, 59) qui placent en premier lieu la diphtongai
son spontanee de ?, 9, en gallo-roman. Que faut-il penser pour
le catalan?.. Nous maintenons notre position. Chi non risica,
non r6sica.

P. FOUCHE

Janvier 1925.


