
Phenomenes Iinguistiques du vieux grec 

dans le grec de la 'basse epoque 

Par David TOhachovitz (Bälgviken,. Suede) 

L'objet de cette etude est d'attirer l'attention sur quelques expressions apparem
ment populaires du vieux grec qui ont ete relativement peu notees et qui se re
trouvent sous une forme identique ou assez semblable a une epoque avancee du 
bas grec. S'il s'agit la ,d'usages linguistiques qui se sont perpetues, ou si la maniere 
de penser populaire et ,primitive a de temps a autre donne naissance.aux memes 
(ou essentiellement aux memes) manieres de s'exprimer, c'est la une question qui 
doit etre jugee dans chaque cas particulierement. Pourtant, la nature des mate
riaux a notre disposition ne nous permet que bien rarement d'amver 8. un resultat 
positif a cet egard. En tout cas, il n' est pas rare que l' expression du bas grec pro
jette une lurniere plus claire sur l'expression correspondante du vieux grec, meme 
quand nous devons pour le moment renoncer a donner une explication linguistique 
satisfaisante. Un exemple caracteristique est celui-ci. 

Dans le grec classique, comme on sait, les nombres cardinaux, apres les preposi
tions aftfP{, neel, el� et vnee (aussi apres nÄeop et lÄaTTov) , sont souvent pre
cedes de l'article defini. Kühner-Gerth I p. 638 sont d'avis que l'article, dans ces 
cas, est employe pour designer le total ou l' addition de sommes partielles. Cet avis 
n' est pas appuye par les materiaux a notre disposition. On ne peut trouver qu' arbi
traire leur interpretation en ce sens de Xen. An. 11 6, 15 1}P lJe , öTe h'eÄe6ra7 
af.lfPl Ta neVT1}Xovra h'YJ ((er hatte etwa die Summe von 50 Jahren erreicht»). 
Et si l'article defini a le sens d'un total, pourquoi, dans Xen. An. I 2, 9 I:yEPOPTO 
oe aV�avre� onÄiTat ftBv ftVetOt "a l XIÄtOt, neÄTaoTallJi apfPl TOV� lJtaX&
Ä{ov�, n'est-il employe que dans le second membre? A present, je crois, la regle est 
en general (cf., p. ex., Gildersle'eve, Syntax § 535) formulee de maniere 8. dire que 
l'article est parfois eniploye apres des prepositions (et d'autres mots) designant 
que la somme est appr�ximative. On ne sait rien de la raison psychologique de ce 
fait etrange. Et pourtant, il y a d'autant plus lieu de ehereher 8. resoudre ce pro
bleme, que l'article defini a apparemment la meme fonction dans d'autres·langues. 
Ainsi, un commentateur (Vollbrecht) cite, au sujet du passage Xen. An. I 2, 9, 
mentionne ci-dessus, un passage de Grethe: « Wie lange habt ihr prozessiert? An 

die acht J �hre.» Que l' on compare, en ce qui conceme le fran9ais, ce que dit 
Havers, Handb. p. 79: «Um auszudrücken, daß die Zeit, wo ein Ereignis eintrat, 
nicht genau mit dem Ablauf einer bestimmten Stunde zusanimenfällt, setzt der 
Franzose die Präposition 'QeT8 oder sur vor die oft mit dem bestimmten Artikel . 
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versehene Stundenzahl. » Tant dans le vieux suedois que dans le suedois moderne, 
on trouve des exemples de la meme maniere de s' exprimer (Dictionnaire de l' Aca
demie suedoise, s.v. den, XII, 1 e y): Sedhan hafner han (i tiänsten) ... nu öfver dhe 
11 dkr oontinueret. A. Oxenstiema 2:600 (1623) (ib. XIII, 1 c y) Ban set" ut att 

vara nära 1. ölver 1. omkring osv. de spittiol. 
Cet emploi de l'article semble donc dependre de conditions naturelles. Aussi 

est-il peu surprenant de le trouver employe de la maniere dont je viens de parler 
egalement dans la litterature populaire byzantine ; cf. Malalas 493, 10 �pÄ.apw� �v 
lapwv "al X(!OOtov 1laea Mae" eMov, 1lee l  Ta � 1l EVT�" OvTa ToV X(!lX1tov Ä.t Tea�, 
El� TO GV'VE1laf1:vVat ,  Joann. Mosch. (Migne, P.G. 87 :3) 2897 D nOt*,a� el� "eÄUov 
a1rtoV :reEel Ta eptJOft�" OVTa (apres avoir passe environ 70 ans dans sa cellule). 
Comp. aussi Xen. Cyr. I 2, 13 i:rcEttJav tJi  Ta :ree VTE "al E'beootv hTJ tJtaTEUU(J)(Jtv, 
eiTJuav p,iv äv o& Ot :reÄ eov ·T t  "E"OVOTE� I} Ta :reEVT�"ovTa lTTJ a:reo "EVEä�2 
avec un .exemple datant de I'epoque byzantine : Philarete3 155, 21 aV yae PufJ
GEt� nÄEt ova TcPV Ei "out TEuuaelOV xeOVlOV ev TljJtJE TljJ püp. 11 ressort in
directement de Anecd.' p. 9 llO � Ta :reevT�"ovTa lTTJ <> U{}o� "aTEexOp,EVO� 
Y�UETat w� " O,,"o� Utv&.nElO�, combien populaire cette construction etait 
dans le grec de la basse epoque. Car I'accusatif apres lw�, qui ne s'emploie que 
bien rarement dans la litterature de cette epoque (voir Linner5 p. 72; on peut 
pourtant ajouter quelques exemples tires de la chronographie de Theophane qui 
sont Cites dans l'index de de Boor), doit etre regarde comme caracteristique de la 
langue populaire; d'assez bonne heure deja, apparait donc dans celle-ci cette ten
dance predominante du grec modeme a construire toutes les prepositions (propre
ment dits) avec ce cas (Thumb, Handb� d. ngr. Volksspr. § 158). En ce qui con
cerne l'article, il est employe ici apres l� tout comme apres le synonym� p,exet 
dans Plat. Leg. 794 A MO Tethov� p,exet TW.V E� hwv. Finalement, on se demande 
si, dans Hesseling, Jean Moschos6 eh. 161, 6 :re(!d TWV nEVT�"oVTa mJo hwv ne 
doit pas etre envisage a la meme lumiere. Selon I'editeur, I'article aurait ici 'une 
force demonstrative; I'expression rappelle le latin: «ante hos ... annos»'. Cepen
dant, il me semble invraisemblable que, dans ce genre de tours de phrase hellenis
tiques (cf. Blass-Debrunner p. 213), I'article soit employe dans un sens archaique, 
d'autant que le demonstratif o&o� n'est pas rare dans ces expressions du temps; 
cf. ned noÄÄ.Wv TWrrov Tjp,Eewv, Acta s. Theogni eh. 119, p. 102, 15 (Blass-Debr. 
§ 226). On peut pourtant franchement reconnaitre que plus d' exemples sont neces-

1 A ce sujet, il y a lieu, me semble-t-il, de rappeier qu'en suedois et en allemand, l'article 
indefini s'eIriploie, lui aussi, pour designer une valeur approximative, p. ex. en tvähundra 
kronor, eine zwei hundert Kronen. 

I Il faut pourtant noter 10. variante nkiov � mvr,peovra lr'YJ i'eyovoTE�. 
a La Vi� de s. Philar�te, ed. M.-H. Fourmy et M. Leroy, Byzantion 9 (1934), 85-170. 

Cette biographie 0. ete ecrite en 821-822 par Nicetas de Amnias. 
, Anecdota Gra.eco-Byzantina, ed. A. Vassiliev. Moscou 1893. 
5 S. Linner, Syntaktische und lexikalische Studien zur Historio. Lausiaca des Palladi08. 

Upeall943. 
• D.-C. Hesseling, Morceaux choisis du Pre Spirituel de J'ean M08Chos. Paris 1931. 
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saires pour nous permettre de tirer des conclusions certaines eoncernant neO TW'V 
ne'VT1]"wra Mo hw'V. 

lei, je vais mentionner un autre emploi de l'article, a savoir Ta avec le genitif 
d'un substantif, le plus, souvent un nom de personne, pour designer 'maison', 
'proprieM " ete. Cette construetion apparait deja, bien que rarement, ehez Aristo
phane (Vesp. 1432 ofhw �i "al aV :n:aeaT(!e'l,' e l� Ta II t TTaÄov) et de son con
temporain Lysias (XII 12, E(!WTWa t'V, öno t pa�lCotft8'V· <> �' lrpameev el�  Ta TOV 
a�eÄrpOV TOV EIlOV). On le,trouve aussi dans Theocrite,Herodas (voir la remarque 
de van Leeuwen au sujet de Arist. Acharn. 1222) et dans des papyrus datant de 
l'epoque ptoIemeenne (Mayser� Gramm. d. grieche Pap. 11 1, p. 8). Dans Etudes 
Theoph.7 p. 3 S., j' ai eu l' oecasion de signaler que, dans la periode byzantine, on for
mait tres frequemment des noms d' OOifiees de cette maniere, aussi bien qu' elle vit 
toujours dans le grec moderne. L' etrange Ta OOvÄtxa , qu' on n' a guere pris en eonsi
deration, temoigne de la populariM dont jouissait eette construction a I'epoque by
zantine; cf. Leont. Vita Joann.8 7, 4 xal Ea'V xaT�Wt� el; Ta �ovÄ txa  aov (,+ 
eÄ{}et'V "al F.) aytaaat fJllii�. Les mots el� Ta OOvÄtxa aov ont, comme de juste, frappe 
I'attention de Gelzer, et il les a noMs dans l'index des mots de son exeellente 
edition, S.v. �ovÄtx6�. Mais n'ayant probablement pas eu a sa disposition de . 
maMriaux de comparaison, il n'a pas pu les expliquer. Nous en avons a present 
avec la biographie de Philarete, eerite environ 200 ans plus tard (voir ci-dessus): 
137, 11 KaÄw� {}ed� lj'VEYXe ToV� Ello V� � Ean6Ta� e l �  Ta �ovÄtXa aVTWV' Tl ep,o t 
To VTO, ön "aT'YJ�ufxJaTE el� nTw'l,oV xaÄvp'YJ'V eweÄl}eiv. 11 ressort clairement de ce 
passage - notons d'ailleurs l'emploi de xaTa�wVv,-dans I'un et I;autre des pas
sages ciMs - qu'a I'epoque byzantine, el� Ta �ovÄt"a UOV avait le sens de «a la 
maison de ton serviteur». Une maniere de s' exprimer vague eomme l' est Ta �Ät"a 
a pu s' enraeiner plus aisement, paroe qu' elle etait appuyee par Ta Mta, forme 
d'une maniere analogue, et qui s'employait deja beaucoup plus töt dans le sens 
de «maison, propriete». 

Havers, dans son Handbuch de:r erklärenden Syntax (dans les remarques se 
referant au § 148 p. 259), compare le precite Ta plus le genitif d'un nom de per
sonne avee I' emploi de substantifs a sens vague du genre de Ding, Dingsda, 
Sache, Zeug, fr. cho se, etc. Ce rapprochement est probablement juste, en tant que, 
dans l'un et I'autre cas - et c'est la quelque chose qui caraeterise la langue fami
liere - on ne fait pas d' effort pour trouver l' expression adequate, se eontentant de 
mots et de tours de phrase generaux et assez fades. On peut, avec quelque raison, 
ranger ici le genitif employe par le grec et plusieurs autres langues dans ces eas OU, 
en general, on suppose I'omission d'un ·substantif adapte a la situation, tel que 
«maison», «temple», etc. A ce propos, il est assez intereSsant d� eiter Arist. Acharn. 
1222 DVeaCi p,' E�E1Il:yxaT' e �  TOV II t TTaÄov. Elmsley et, apres lui, V. Leeuwen 

7 D. Tabachovitz, Sprachliche und textkritische Studien zur Chronik des Theophanes 
Confessor. Upsal 1926. 

8 Leontios' von Neapolis Leben d. heil. Johannes d. Barmherzigen, hrsg. v.-H. Gelzer. 
Freiburg i. B. und Leipzig J.8�3.1 I 
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ont ici, en s'appuyant sur le passage Vesp. 1432, que j'ai cite plus haut, corrige 
en ei� Ta IItTT&J.ov, ce qui, bien entendu, n'est pas du tout justifie. Il est assez 
probable qu'a l'epoque d'Aristophane, les deux manieres de s'exprimer avaient 
commence a se faire CO]lcurrence, bien que le genitif elliptique ffit encore beaucoup 
plus frequent9• Il est vrai que ce genitif n'est pas employe dans le Nouveau Testa
ment, mais comme on le trouve dans le grec moderne, il est bien possible qu'il ait 
vecu sans interruption a cöte de l'autre expression jusqu'aujourd'hui. Il n'y a 
guere, je pense, de difference de sens reelle entre ei� Ta IItTT&Äov et El� TaV 

IItTT&J.OV. Dans la premiere expression, Ta represente d'une maniere tres vague le 
substantif qu' on a en vue, tandis que la seconde ne comporte meme pas cette 
vague allusion. Que dans ce-genitif sans Ta se cache une ellipse, c.-a-d. l'omission 
d'un substantif qui peut etre supplee a l'aide du contexte, et non pas'un «Genitiv 
des Bereichs», comme l'ont pretendu certains savants (Brugmann-Thumb1o 
§ 454,3), 'cela ne peut, maintenant qu'on 0. pleinement utilise les paralleles offerts 
par d'autres langues (voir Löfstedt, Syntactica 11 p. 248s.), guere etre mis en 
doute. Pour 10. repugnance de certains savants a voir dans l'ellipse 10. solution natu
relle de problemes difficiles a expliquer autrement et la raison- de ce fait, voir 
ci-dessous. 

* 

. La difference 10. plus frappante, en ce qui touche a 10. syntaxe des cas, entre le 
vieux grec et le grec moderne, c' est que le datif est disparu du langage populaire 
moderne, ses fonctions ayant ete assumees par le genitif, l'accusatif et des expres
sions prepositionnelles. Cependant, le datif n'a pas disparu tout d'un coup, mais 
peu a peu, et divers facteurs ont influe sur cette evolution. Je n'ai pas l'inten
tion de m'occuper ici de tout l'ensemble de problemes compliques qui y ont trait, 
d'autant moins que, ces tenips derniers, il a fait l'objet d'enquetes approfondies 
aussi bien que reussies, dues surtout aux Fran9ais Humbert (La disparition du 
datif en grec, Paris 1930) et Merlier (dans Bull. Corr. Hell. 55, 207ss.). Je v.eux 
seulement signaler quelques details qu'on n'a pas assez consideres, mais qui, a 

mon avis, sont significatifs, et je commence par les cas employes avec les ad
jectifs. 

Comme on sait, ceux-ci, s'ils marquent une similitude ou une difference, se cons
truisent avec le datif (Kühner-Gerth I p.411s.), assez rarement avec le genitif 
(ibid. p.4i3, rem. 10). Plus tard" le getVtü devient de plus en plus frequent. 
"Op,ow� est particulierement significatif a cet egard. Dansie Nouveau Testament 
on ne trouve encore le genitif avec cet adj'ectif que dans un seul passage, a savoir 
I'Ev. de Saint Jean 8, 55 öp,ow� vp,rov. Et il est a remarquer que, meme ici, le 
datif vp,i" est une variante bien attestee (Blass-Debr. p. 182, 4). Plus tard, le 
genitif avec cet adjectif devient si commun dans toute 10. litterature qui a un 

9 Notons qu'a. la phrase citee ci-dessus e� Ta TOO dtSeÄtpov ToiJ il'ov, correspond, par la 
suite, tl� L1 ul'vlnnov. 

10 Brugmann-Thumb, Griechische Grammatik. Munich 1913. 
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earaerere populaire, qu' on peut tout simplement Ie regarder eomme normal. 
"Iao�, lui aussi, eommenee alors ase eonstruire avee le genitif; cf. - outre I'exemple 
eiM par Hatzidakis, Einleitung p. 293 - Leont. Vita Sym.ll 1680 B äÄÄ' 00" [anv 
w'T} iij� i(!lXpij� ToV 7laeOOe{aov et, deux lignes plus bas (1680 C), dlÄ' 00" [anv 
rao�  wv 0 cXpf}aÄpo� 00" el�ev 1tTÄ., Vita Hyp.12 e. 133, 4 ßoVÄerat ya(! '{aoveaVToV 
notfjaat, KosmasI3 A 1 inov� vpwv �alpova�. Pour 7laea7CÄ�ato� avee le genitif, 
LS J14 eitent, tout en relevant la rarere de la eonstruetion, deux exemples: Polybe 
I 23, 6 et Philumenus Medieus 21, l. On peut y ajouter: S. Artem.15 49, 11 naat 
ioi� piia ae naea1lÄ1}ata iij�  afj � q; e EVoßÄafJE{a�  q;(!ov1}aOOt, ib . 52, 11 
naeanÄ1}ata ÄOtpt"ij�, Kosmas a 6, 7 ,,&.p,tVOV ... Tij� XaÄ�at"fj� naeaftÄ'T}a{av. Le 
dernier de ces passages est eiM dans l'index de Deubner, ce qui n'est pas Ie eas de 
9, 78 neocrlH]a(J) "al hEeOV nae&.�o�ov 1laea7CÄ1}awv ToV neO"Etpt'VOV xEq;aÄa{ov. 

Dan. Styl.16 202, 1 naea7CÄ1}awv yae Tij� noÄE(J)� ToVio �'V nE7lovf}w� est eurieux, 
en tant que, ici, naea7CÄ1}awv a a peu pres le meme sens que 1lÄrp{ov. M. Werner 
signale (Byz. Zeitsehr. 31 p. 281) que Genesios construit op0((J(!W'V (9, 19), nae
opow� (55, 8) et iq;&.p,tÄÄo� (126, 15) avee le genitif. Ces passages ne sont pourtant 
en aucune fa90n des lbta� eler;pe'Va, et je veux eiter ici plus d'exemples: Theo
phane 30, 3 ioi� op,6q;eootv aVToV, 35, 4 ioV� op,6q;eova� aVTwv �(!etavoV�, 
Kosmas I 17 pera�oVvat TaVia ioi� op6q;eoot'V aVTlvv nunot�, le poeme d' Alexandre 
byzantin17 v. 22 OMel� yae ToViOV yiyove nae6potO� b "OOPfP, KyranidesI8 
p. 6, 20 �eTo�, lXfJV� dÄtnt�o� 1lae6pow� Ueaxo�, Vita Andr.19 745 B a�Äa 
fPfJaEt� xal TOV  q;ve p,ov TW'V �atp6v(J)v eq;&'p,t}.Äa, Greg. Agrig.20 589 C Wr(J)� 
"al oViO� 0 pax&.ew� iq;&.ptÄÄo� ToViOV yiyovev, 665 B i((J&ptÄÄo� TWV a'YJp,etoq;6emv. 
Cf. aussi deux exemples eontenant aV'Vop,tÄo� (outre ceux que eite le Thesaurus): 
Melanie21 45, 23 W� J]� avvop,tlo� yevap,evr; iWV a:yloW p,a(!Tv(!Wv et Philarete 159, 
14 aV'Vop,tÄat iij� ayla� Iho-io"ov. Evp,q;ewv se eonstrUit egalement avec le genitif: 
Theophane 28, 9 EvaefJw� 0 Ilap,q;{Äov avp,q;ewv iWV �eetaVWV Vnij(!XEV. Je n'ai 
pas pu trouver d' exemple montrant que ce mot regisse mi cas a l' epoque clas
sique. Car l'affirmation de LS J suivant la quelle m5P((J(!WV serait construit avee le 
datif dans Plat. Epist. 324 B (la 7 e ep.) W<ne �iv {}avPanTOV Er it� {}ewv "al 
ioiJTov el� inV amnv oo�av 1le(!l noÄtie{a� ixElvlP YE1Jea{}at (V om. i"e{'VlP r;eveaßat) 

11 Leontii Neapolita,ni episcopi vita Symeonis Sali (Migne, P.G. 93). 
12 Callinici de vita S. Hypatii libero Edd. Semin. philol. Bonn. sodales. Lipsiae 1895. 
13 Kosmas und Damian von Ludwig Deubner. Leipzig et Berlin 1907. 
U A Greek-English Lexicon compiled by H. G. Liddell and R. Scott. A New Edition ... 

by H. S. Jones. Oxford 1925-1940. 
16 = LI'mO"� Trov IJavpO;T(J)JI -roV dylov 'AeTElllov, p. p. A. Papadopulos-Kerameus (Lapiski 

istor.-filol. fakult. imperat. Tome 95). Saint-Petersbourg 1909. 
16 Vita S. Danielis Stylitae, Anal. Boll., 32 (1913). 
17 W. Wagner, Trois poemes grecs du moyen age. Berlin 1881. 
18 De Mely-Ruelle, Les lapidaires de l'antiquite et du rooyen a.ge; T. 11. Paris 1898. 
19 Vita S. Andreae Sali auctore Nicephoro, Sancti directore et confessario (Migne, 

P. G. 111). - ( 
10 Enarratio vitae ... Gregorii qui episcopus fuit ecclesiae Agrigentinorum in Provincia 

Sicilia (Migne, P. G. 98). 
11 Bto� Tij� OO'la� MeÄ.avta�. Anal. Boll., 22(1903). ..., 
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avp,ipedvu notljaete'J1 doit etre regardee comme trop caMgorique: le datif beet'JIq> 
pEmt dependre de T-Yj'JI um'YJ'JI (ooEa'JI). 

Ce phenomene ne saurait guere etre considere comme fortuit, il doit plutöt se 
rattacher au proceBSus qui a abouti, dans le grec modeme, a la perte totale du 
datif (cf. Löfstedt, Synt. 1 2  219, n. 1, pour des phenomenes analogues en latin) .. 
Cependant, c' est de plusieurs directions que le datif a eM attaque et l' on doit par 
consequent faire la distinction des facteurs qui ont eM a la base de l' evolution en 
question, si l' on veut en avoir une image assez claire. Pour les adjectifs dont je viens 
de parler, le fait que les adjectifs designant une similitude aient pu deja a l'epoque 
classique - bien que cela ne se soit fait que rarement - se construire avec le geni
tif, a apparemment joue un role impoftant. Je voudrais voir sous un angle assez 
analogue I'etrange fait que, dans la basse grecite, le verbe �taipif!et'V dans I'accep
tion non classique 'appartenir' est souvent combine avec un genitif au lieu du datif 
regulier .. On lit p. ex. dans Dan. Styl. 151, 9 ')'1'oV� ön reÄ.a'JIw� 0 "aaTefJaw� 
ToV' ßa(Jt,Uw�, O-DTt'JIO(; "al Ot TOnOt � tut:pif!o v(]t'JI. Bien que ce passage nous 
offre la variante cPTt'JIt, et que, en outre, la construction avec le datif soit bien 
attestee dans deux autres passages de la meme vita (146, 18 et 148, 8), il n'en est 
pas moins tres possible que· ofJrt'JIO(; soit la le90n originale. Car cette construction 
est, d'apres ce qu' a montre N. Bees, Glotta 2 p. 188ss., assez frequente, notam
ment dans les inscriptions crnetiennes. Ainsi, on lit dans IG IV, N° 403: Kvp,rrr'IJ,. 
{f!tJO'JI �tat:pif!o'V 'Ehr:t�UL'VaiJ "al ewf-ta�tu� (Corinthe), et dans une inscription 
prov�nant des necropoles de Syracuse (cf. Th. Preger, Byz. - Zeitscrn. 8 [1899], 
p. 107): O&o� o'Tono� �ULq;if!t IIekyf!l'Vov <PwÄ.w'JIO�. Bees eherehe a expliquer la 
particulariM en question en supposant cette contamination: de p,vijp,u �taqJif!O'JI Tcp 
�ei'JIt + p,vijp,a ToV t5e'i'JIO� seralt issu p,vijp,u �taipif!o'V ToV &;;"o�. Cette explica
tion n'a pas l'air tres simple, et, de plus, il n'est sans doute pas facile de trouver 
d'analogies d'une teIle contamination dans d'autres langues. Mais, d'autre part, 
il me semble que Hatzidakis, dans sa critique de Bees (dans le, meme tome de 
Glotta p.300) a trop sommairement rejete la these de celui-ci. Sans doute la 
construction avec .le genitif, dans ce cas comme dans tant d'autres, doit-elle 
dependre-en quelque sorte de ce que la position du datif dans la conscience linguis
tique s'etait de plus en plus affaiblie, mais, dans le cas dont il s'agit, ce n'est point 
forcement cette construction qui devait remplacer le datif. On pourrait tres bien 
imaginer l' accusatif ou une expression preposltlonnelle dans cette fonction (cf. 
Thumb, Handb. d. neugr. Volksspr. § 54). On se demande aussi pourquoi les 
exemples sont tellement nombreux justement poUl �tat:pif!et'", exemples qui pro
viennent· des panies les plus diverses du vaste domaine linguistique, et dont quel
ques-uns remontent au IVe ou meme au Ille sieeie apre J.-C. Dans ces conditions, il 
me semble le plus apropos de regarder I'analogie avec le verbe el"ut au sens de 
'appartenir ' comme UD facteur tres important a ce sujet. Comme on sait, el'JIut 
= 'appartenir ' peut - avec une tres petite difference de sens (Blass-Debr. § 189, 1) 

- se construire avec le genitif ou avec le datif; cf. aussi, dans le gr. mode p. ex., 

10 Museum Helvetlcum 

Klassisch-philo l�gisc��.s 
Seminar der Umversltat 

_-I- .... �Tf""".U 
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TO :1Ul"" El"at ToV fJacnUa "Y.n"OV 'das Kind gehört dem König H.' (Thumb, 
Handb. d. neugr. Volksspr. § 46). M. Humbert, qui, dans son etude precitee 
(p. 147) sur la regression du datif, s'occupe aussi de la'constmction de �tmpEee"", 
me semble insister trop peu sur le role que l'analogie a du jouer .dans le cas en 
question (cf. o.c. p. 177: «on ne saurait guere penser a l'influence du verbe. el"at»). 
Comme je l'ai dit auparavant, le sens de 'appartenir ' (developpe a pa�ir de 
�taqJE(!et "at 'cela a de l'importance pour moi' 1) n'est pas classique, et, en tout 
cas, ce n' est que plus tard; et surtout dans la periode byzantine, que cet emploi 
du verbe devient frequent. Plus le datif etait en regression, et plus aisement le 
rattachement ala constmction de el"at avec le genitif pouvait avoir lieu. Je me 
rallie donc a Bees (voir ci-dessus p. 149), en ce sens que moi aussi, je suis d.'avis 
qu'ils'agit ici surtout d'une contamination. A mon am, pourtant, celle-ci est de la 
nature suivante: "vij"a Ötaq;Ef!O" Tq>öei"" + I'vij"a ,Ö" Tai)' �e'i"o� a evolue vers 
","ij"a ÖtafPE(!O" ToV öe'i"o�. Ce qui me semble surtout appuyer mon avis a ce 
sujet, c'est I'expression dialectale assez commune das gehört mein de I'allemand, 
expression qui est regardee avec raison comme issue d'une contamination de 
das gehört mir et das ist mein (Löfstedt, Synt.11 156 ). 

Que la regression du datif de la langue vivante et l'incertitude sur l' e�ploi 
correct de ce cas qui en est nee, ait favorise la naissance de formations analogiques 
et de constructions a rebours (inverses), comme on dit, c'est la maintenant une 
chose bien connue, et il suffit de renvoyer au chap. Dativ statt des A.kk. als Objekt 
�es Syntactica de M. Löfstedt (J2 p. 200ss.), Oll la comparaison entre les sorts du 
datif latin et du datif grec a une epoque- plus avancee est egalement tres impor
tante. Les cas speciaux suivants, qui ont trait a cette tendance a employer des 
constructions incorrectes avec le datif et qu'on n'a guere consideres, me semblent 
avoir un certain interet . 
. M. Kapsomenakis fait remarquer (p. 24 n. 2) que c'est surtout le datif et l'accu

satif des pronoms personnels qui se confondent dans les papyrus du temps chre
tien, et il cite - p. 131 - des exemples tels que DiJ.ecE "01, wei", eiaua" /-,01" 
a(J.na!;,o/-,at (Jot. Que cet emploi incorrect du datif soit plus frequent avec les pronoms 
personneis que dans d' autres cas, on peut aussi le noter dans certain� prodqctions 
litteraires d'un caracwre populaire2 2 •  Un exemple interessant nous est offert par 
Sym. Styl.23 31, 4 ea(JaTE ",at. &.noDa"e'i" TO" "6,,a TO" ö!;,ovra, o� l'apposition du 
datif pronominal est - chose fort caracteristique - UD accusatif. Daillfle recit de 
la vie de saint Philarete, on trouve assez souvent le datif remplace par l'accusatif, 
quelquefois aussi par le genitif. D'autre part, cependant, ce livre contient plusieurs 
e.xemples de l'emploi incorrect du datif. Cf., p. ex., pour le pronom personnel, 

22 11 n'est pas toujours faeile de decider ce qui, dans quelque cas special, a provoque le 
cnoix du datif. Plus haut, j'ai fait mention de Q(Jnal;o/Jal (JO' dans des papyrus, mais on 
trouve aussi (Philarete 129, 15) 0 �e Q"�e 1i(J n a(JaT o Tfi yv"a,,,i aVTov "al ttiÄ&yq(J6J1 
aVT11v. 

13 Antonius, Leben des hl. Symeon ed. H. Lietzmann, Texte und Untersuchungen 
XXXII, 4 ( 1908) ; pp. 20-78. 
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143, 2 "a pol lXEt e:JttUEEa{}at 0 ßa(1tA.eV� «c'est moi que l'Empereur choisira», 
159, 12 eVMy1]Ocw -,ea l �PtV, ;rca-rEe, 139, 24 lva p-q �ta).a1JrJ fJpiv ... "oM, 161, 11 
avrl fJptV (ce passage est cite par M. Linner p. 31). Le verbe txnEero 'je derobe ', 
qui,.dans le gr. mod., se construit avec un double accusatif (Thumb, Handb. d. 
ngr. Volksspr. § 5 0c), est construit, il est vrai, de la meme maniere dans Philarete 
129, 33 00" äv "al -r-qv p'YjTE(!a TOU pOOXoo OOTE(!1Jaa Ta TE"va poo, mais on lit 
ibo 161, 13 TOÜTCW TOV äv�(!a 1xrrEe1Jl1a� fJpiv. Le fait que la construction inverse 
soit plus frequente avec les pronoms personnels que dans d'autres cas, s'explique, 
je pense, par leurs formes particulieres, ql,li s' ecartent tant de la declinaison en 
general. Cette situation a part a du ren<!re difficile le choix des formes correctes, 
surtout a une epoque Oll le systeme casuel etait en train de se transformer radi
calement. Mais beaucoup plus töt dej a, la declinaison des pronoms personneis a 
du paraitre difficile. Voila la conclusion qu' on me semble pouvoir tirer des pas
sages suivants d' Aristophane. Dans Thesmoph. 1008, se lit iva :Jtv).aEt aOt, ce qui 
veut dire lva qro)'dEw aE, et ibo 1176 le meme personnage dit: "wpo Tt� aVCYEt(!t 
/-lOt; c.-a-d. "wpo� Tt� aVE'YEt(!E pE; C'est a un policier athenien, un ToE6T'YJ�, 
comme il s' appelait, qu' on fait dire les mots eIl question, a un homme donc qui, 
en tant qu'etranger24 et esclave, parle tres mal le grec. En soi, cela peut etre le 
jeu d� hasard qu' Aristophane fasse employer a celui-ci pot et aot au lieu de pi 
et UE. Mais, si l' on envisage cet ecart de I'usage linguistique normal a la lumiere 
des nombreux exemples, tires des papyrus· et de la litterature byzantine, que j'ai 
signales plus haut, on est porte a croire que I'intention de l' auteur est de relever 
une faute de grammaire qui, deja alors peut-etre, n' etait pas �are dans certains 
milieux - gens peu cultives et etrangers. Et le fait que les exemples de cette faute 
deviennent beaucoup plus nombreux dans la koin�, ne devra guere, je pense, sur
prendre personne qui connaisse l'histoire de la langue grecque. 

Interessante au point de vue psycho-linguistique et d'une certaine importance 
pour I'etude de la regression du datif en faveur de I'accusatif et du genitif, est une 
incongruence assez frequente a la basse epoque, dont on n'a pas, autant que je 
sache, tenu compte, jusqu'ici. Elle consiste en ce qu'un complement determinatif 

, suivant un datif, ou bien un substantif coordonne avec celui-ci, ne se presente pas 
dans le meme cas, mais comme un genitif ou un accusatif. Bien entendu, ce pheno
mene linguistique, apparemment si surprenant, est du a ce manque de rigueur 
logique qui se montre aussi, quand, dans les denombrements, on commence par 
employer l� cas 'correct et le remplace, dans la suite, par le nominatif. Cf. Havers, 
Zur SyntaSc des N.ominativs (Glotta 16, 94ss.), p. 98, qui cite, entre autres, le 
passage suivant de l'inscription qui a ete publie par Th. Reinach dans la Revue des 
etudes grecques 12 (1899), p. 75, 1. 38: EEVO""W x).avtoo� (}VA, TE'Yt�top kv"ov, 
).(VtVO� ;rcae1l0(!cpOV(!O�. Et, dans son cpmmentaire, I'editeur, au sujet de ce pas
sage, fait remarquer exi>ressement (p. 98) que la construction en question n' est pas 

U Ces policiers portaient eIl effet le nom de Exv{)a,; cf. aU88i ibo 1 171, on notre homme est 
expre�ment a ppele {Jae{JO!Jo�. 
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unique (<<le changement de l'accusatif au nominatif dans les inventaires de ce 
genre est frequent»). Au fond, il n'est nullement remarquable que, dans ce genre 
d' enonces, le nominatif soit prefere aux autres cas. Ainsi, ·M. Löfstedt, qui s' occupe 
en detail de l'emploi illogique du nominatif latin dans ses Syntactica J2 p. 7588., 
fait remarquer' que cet emploi est du a ce que le nominatif exprime souvent la 
notion nominale en soi ou, autrement parlant, a ce qu'il est le cas de l' etat de 
repos syntactique. Que le terme 'etat de repos syntactique ', qui a eM cree par 
Behaghel (IF 14, 43888.), soit en quelque mesure propre a etre employe, quand on 
traite de la combinaison incongruente d'un datif avec un accusatif ou un genitif, 
cela ressort clairement de cette citation de l'article de Behaghel: «Nicht nur die 
Zunge ist geneigt, stets wieder sich ihrer Ruhelage zu nähern; auch die Satzform 
zeigt das Bestreben, nach einer selteneren Wendung, zu der sie sich aufge
schwungen hatte, wieder in vertrautere Bahnen einzulenken ... (Die Schrift
sprache) verlangt, daß die Fortführung eines Gedankens in die nämliche Form 
sich kleide wie sein Beginn ... Wer aber ... die Umgangssprache anwendet, der ent
zieht sich oft genug diesem Zwang: er geht aus einer selteneren Satzform in eine 
häufigere über, die fähig ist, den gleichen Gedanken zu verkörpern, oder - anders 
ausgedrückt - aus der unbequemeren Verfassung in die bequemere; denn im all
gemeinen wird ja die häufigere Fügung zugleich die se�, die geringere Anforde
rungen an die Denkkraft, an das Erinnerungsvermögen stellt.» Si l' on se place a 
un tel point de vue, meme une construction incorrecte, apparemment non justifiee, 
teIle que, p. ex., C.I. G. 111 N° 4042 (inscription provenant d' Ancyre) . Lht "HAt<p 
fu:yakp EaeWU�t "at 1'Ot� f11J'V'J!aot� f}Eoi� 1' OV� u ro1'ijea� .LI t oU"Ove ov�  se 
presente sous son vrai jour: le datif, demande ici par la grammaire, n'appartient 
plus, a cette epoque, a la langue vivante, et cela nous donne l' explication psycho
logique du fait qu'il n'est pas garde jusqu'au bout, mais remplace par un accusatif 
1'OV� f1ro1'ijea� LlWO'"oVeov�. Du' meme genre sont les' exemples suivants, tires 
egalement d'inscriptions: Studia Pontica (Anderson-Cumont-Gregoire) III, 1 
(1910), N° 253, 'IOOAw�"E(!OJ� 'IovAto� Xaetbljf-tcp "e Xevueew1't TOt� YAV("V )1'aTO� 
V[Ot� 1'00' TE YEon6vov� "ai C1]ua1lTE�25 of-t01l6oo�, ibo N° 222 IIavklvn raÜlvaV 
C�anav26 hTj "1", C.LG. 11 N° 3774 (Bithynie) l1hpea T",V [f1JoeQv Ef-tamrp "al 
1'fi (J1J'JI{Jüp f.tOV AVe1JNf/. .LIwyeveln "al 1'fi {}VYa:tel "'00 AVe1JNf/. BantAtxfj 1'fi "at 
Mal' [eJ w'V'{/ neOTEAEVTTj [u J &on "E ""1}f1af1av EV uaxpeooVvn nooav yvvaixa, C1j
f100av h1J "p'. 

On doit apparemment apprecier de la meme maniere le phenomene qui consiste 
en ce qu'un datif dependant de uVv ou l1",a est suivi d'un ge�tif coordonne avec 

U Les editeurs relevent la confusion stupefiante des cas dans cette iDscription (cf. aussi 
Nachmanson, Eranos 1940 p. 5). Cependant, comme, a l'epoque basse, -e, s'emploie aussi 
comme terminaison de l'accusatif au lieu de -a� (BI�-Debr. §.46, 2) et que, par oonsequent 
Ct]ClavTE� peut etre interprete oomme UD accusatif coordonne avec yeondvov" on peut, bien 
entendu, ranger�t exemple parmi las autres qua j'ai cites ci-dessus. 

18 La. ressembla.nce de ce passage avec, p. ex., Soph. EI. v. 480 vnEtnl PO' D(]dClo, ••• 

"ÄOOvaav-{cf. Kühner-Gerth 11 p. HIs.), oU' Eur. Med. 57 ipeeo� ,.l vnfJMJe ..• JIO).OOan �weo 
n'est qu'apparente. 
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lui. Car, a l' epoque hyzantine, ces prepositions - apparemment grace a I'influence 
analogique exercee par p,na - peuvent regir egalement le genitif. On est justifie, 
je pense, de regarder comme un exemple d'une teIle coordination le passage sui
vant de I'inscription dans Journ. of Hell. Stud. 22 (1902), 358, N° 119 
GVV Tfi GVft{Jtcp MaT f!WvrJ "al  TE"VWV �vt�TCP "al KaTlMrJ hien que, ici, Ie 
genitif ne Süit pas garde jusqu' au hout, et qu' on retourne au datif par lequel on 
avait dehute. Cf. encore Philarete 141, 13 mw Tfi p:rJTf!l aVTwv "al Tep YEe<Jvn "al 
naVTo � TOO oi"ov a-v-rcöv. Theophane 457, 7 i;ijÄ:/}ev 1] {JaG{)..tGGa El(!fJVYj Gv" Tcp vUp 
aVTij� "al  (Jm,ap,Ew� noÄÄij� est interessant au point de vue de la critique du 
texte. lei, le codex d,. qui, avec son texte remanie a fond; g' eloigne des autres 
manuscrits (voir de Boor, Theophane 11 p. 365) porte - chose assez significative
a la place de "al la le90n p,ETa, et, dans l'appareil critique, de Boor demande si 
&vaftEW� noÄÄij� ne devrait pas etre emende en (Jm,ap,u nOÄÄfi. Mais comme le 
harbarisme dont je m'occupe ici ne semble pas etre en desaccord avec les usages 
linguistiques de Theophane en general, on ne saurait pas rejeter sans plus les 
temoignages presque unanimes des manuscrits. Il me semble meme probable que 
10. l�on que presentent Ia plupart des codex ibo 180, 28 GVV Tcp vUp TOO {3aatU� 
"al TWV Äomwv ateaT'YJ'YWv est la le90n originale, tandis que Ia variante dans le 
groupe de manuscrits x - dont est aussi d - Toi� Äomoi� GTf!aT'YJ'Yoi�, acceptee 
par de Boor, s'explique d'une maniere naturelle comme etant une normalisation 

plus recente d'apres les exigences de la grammaire. On est tente aussi, puisque GVv, 
a l'epoque byzantine, se construit egalement avec I'accusatif (Hatzidakis, Ein
leitung p. 224; Linner p. 65) d'envisager a la meme lumiere rheophane 189, 22 
<> �i J7E)'lp,Ef! TOV iavTOO d�EÄqx)V TC aTCwva uVv f!'" va1X1l "al GTf!aTov i"ÄEÄEyp,evov 
lv 1:fie&p Tfi 'V1]Gcp "aTa ro��a aneGTEt).ev . Bien qu'il soit incontestable qu'on peut, 
a ne s'en tenir qu'a la forme, coordonner a-reaTov l"kkyp,tvov avec TOV iamoV 
d&Äqx$v , pourtant, si l'on considere le contenu, il doit forcement, pour autant que 
je peux en juger, paraitre plus naturel que varol soit coordonne avec GTea-rov: 
G. nomme Tzazon chef de Ia flotte et de I' armee qu'il expedia pour conquerir la 
Sardaigne. La justesse de cette interpretation est encore confirmee par Ia teneur 

, du passage suivant, Oll Theophane raconte -Ie meme episode: 189, 6 0 �e re)'lp,tf! 
MOOTd).a� TOV d<5EAqx)V aVTOO ftETa GTOÄO V n o Ä Ä ov "al  intÄoyij �  l"ai]27 
1:0V G1: f!aTov 1:W V Ovaveh7Äwv. 

Le passage caracteristique du datif a un autre cas, qu'on coordonne avec celui-la 
a l'aide d'une conjonction, apparait aussi - ainsi que je l'ai fait remarquer ci-dessus 
- avec lJ.p,a. Ainsi, il est dit dans Theophane 180, 26 äp,a Tcp BE).waelcp Tcp GTf!aT'Yj).aTrJ 
Tij� dvaToÄij� "al TWV Äomwv i;af!Xwv rpwp,atwv�et, de meme, ibo 379, 8 äfta ZwtÄcp 
"al TOO kX{}EVTO� TOVf!ftaexov. Les temoignages unanimes des manuscrits sont, 
il est vrai, mis en doute par de Boor. Mais quand ceIui-ci, pour Ie premier de ces 
deux passages, propose avec hesitation qu'on intercale un p,ETa devant TWv Äomrov 
l;aexwv, tandis que, dans le second, il corrige la Ie90n du �exte qui nous est par-

n J'ai mis entre crochets ce "al, que je regarde comme une interpolation manifeste. 
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venu en TqJ kX{)EVrt TOV(!l'aexcp, ce manque de suite logique nous parait comme 
un argument de plus qu'il n'y a pas lieu de changer le cunsensus codicum. Nean
moins, il est interessant de noter que, bien qu' a I' epoque byzantine, on puisse 

constater une tendance a placer un genitif ou un accusatif apres un datif, on 
trouve aussi des exemples de l' ordre inverse. 11 semit en effet etrange de ne pas 

trouver des «exceptions» de cette espece a une epoque de transition linguistique 
Oll la lutte de la tradition et du sens linguistique vivant a du etre extremement 

violente et provoquer la plus grande incertitude. Cf., p. ex., Joum. of Hell. 
Stud. 22 (1902), 343, N° 70 {� �Ei."a d."Ea]Trpev {TO]V ä.,,�(!a aV{Tij]� av!." "a] l  
TW." Vtw{." " 8  eyy6]"'bt� .  Un exemple instructif est Theophane 193, 15 Tfj 
�8 enav(!w." äl'a TW." neCqJ'" "al Tfj BEÄ.wa(!Wv ')'11J1at"l MaVTE� bd Kaex'YJ�6."a 
EnO(!eVoVTO. Cela suivant les mss., et bien que de Boor ait change TW." nECw." en 
Toi� nECoi�, je regarde la I�on qui nous est parvenue comme correcte, m'autori

sant a cet egard surtout de Procope III 20  (Haury p. 396, 11), qui a ete ici la 
source utilisee par Theophane. Car chez Procope on lit 1'.ii �8 VaTE(!alq. TW." nECw." 
äp,a Tfj BeÄwaetov ')'11J1at"l naeayevop,e.,,(J)'JI �vl'naVTE� T�'" ml Ka(!X'YJ�o."a ·enQ
(!EVo/-,eOa. Theophane n'a donc pas, dans ce passage comme dans beaucoup 

d'autres (cf. mes Etudes Theoph. p. 53) ,  rendu le contenu du texte original tout a 
fait correctement : ne suivant celui-ci que bien Iegerement, il transforme TW." nECijj." 
äl'a Tfj BeÄwa(!tov ywat"l na(!ayevOI-'E"'(J)'JI en äp,a TW." nECw." "al Tfj &Äwaetov 
yvvat"t. Ce passage me semble en outre venir a l 'appui de I'avis suivant lequel 
on doit aussi, en ce qui concerne les exemples precooents, donner plus de confiance 
au temoignage des manuscrits que n'incline a le faire de Boor. A ce propos, on peut 

aussi signaler Theophane 80, 19, Oll, pourtant, il est plus difficile de se prononcer. 
Selon b (codex optimus) et le groupe de mss. y, le passage est con9u V:nO �8 Ti' 
aVToV {)elcp 'OvW(!tcp "al IIovÄxe(!ta� Tij� d�eMpij� amoV . . .  maweVETo, tandis que 
de Boor, en se rapprochant des groupes de mss. x z, a adopte le datif egalement 
dans le deuxieme membre. Bien entendu, cela peut etre juste. Mais, en raison de 
l'incongruence datif + genitif, il parait en principe plus juste de regarder le genitif 
comme lectio difficilior, tandis que le datif dans le second membre s'explique aise

ment comme une normalisation plus recente. D'un type UD peu different est Phila
rete 143, 15 "al �MP{)'YJaa." enl Tfj "a-raaTo).fj "al Tfj (JV'VEaet aVTw.", ent TE 1'0 

(JOOX'YJp,o." ßiip,a aVTW." (<<furent charmes par leur tenue, leur esprit et la distinction 

de leur demarche ») , mais ce passage nous fournit, lui aussi, un exemple du fait 

qu'a l'epoque byzantine, le datif est quelque chose d'acquis et constitue, de meme 

que les exemples precedents, une preuve de la justesse du proverbe horatien 
naturam expelles furca, tamen usque recttrret. 

Comme on sait, c'est surtout le genitif, mais aussi l'accusatif, qui a remplace le 
datif comme cas du regime indirect en grec modeme. 11 est surprenant de voir 

le genitif rempill cette fonction, et il n' a pas ete facile de trouver une explication 

acceptable. Ainsi, I'hypothese avancee par M. Hatzidakis dans 'A:lh{J'ä, 41 (1929), 
p. 7, suivant la quelle ce genitif tirerait son origine des verbes qui traditionnelle-
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ment demandent le genitif, ne saurait guere etre regardee comme suffisamment 
prouvee (voir Löfstedt, Synt. 12 p. 223). D'autre part, Thumb, dans sa grammaire 
du gr. mod. (p. 36, 2), part d'exemples noo-grecs tels que Thota �a xal'ToiJ Xdeov 
xd"chW öpo(!fPa Ta UTt]Dui. 'solche Rosen schmücken auch des Charon (= dem 
Charon die) Brust ', de cas limites, donc, Oll le genitif peut etre compris, ou comme 
compIement determinatif, ou bien comme correspondant a. un datif possessif. Il 
me semble probable qu'avec cette explication, il se trouve sur le bon.chemin., mais 
il faut sans doute remonter beaucoup plus haut pour trouver l'origine du pheno
mene en question. C'est un des grands merites de l'enquete sur ce probleme qu'a 
faite M. Merlier (cf. ci-dessus p. 147), qu'il ait signale l'existence de cas limites de 
cette sorte des le grec classique, qu'il rapproche donc, p. ex. , Plat. Phaed. 117  E 
bcEtm7 oi {Jae6vecrDat lqnJ Ta md)''YJ de ibo 117 A lrof; ä" lJOV {J&eof; b Tolf; UXBklJt 
YB"'YJTat, Oll, comme on voit, le genitif .et le datif remplissent la meme fonction28• 
Cependant, il est remarquable que, d'assez bonne heure deja, parfois meme le datif 
du regime indirect ne soit pas garde d'une maniere consequente jusqu' au bout, 
et que, dans la suite de la proposition, on passe au genitif ou a l'accusatif. Cela 
montre clairement (cf. ci-dessus) qu'assez töt deja, meme le datif comme regime 
indirect n'appartenait plus qu'a la langue ecrite, esclave de la tradition. Cf. Cauer
Schwyzer, Dial. graec. exempla epigr. p. 388, N° 6, 5 (6e S. apr. J.-C.) hn'rY}lJav TO 
pvijpa ToVTO laVTVf; xe TEf; lJVp{JtVf; aVTwv lla:rmtavijf; xe lla"Xaet'YJf; xe TWV y).vv
xmdTQ)'V :Tdbrov A6p'V'YJf; xal 1Cd'VTQ)'V TW (v ä)')'] Q)'V TlÖV x).'YJ(!Ovop,06'VTrov TOV nevtx
[>0" {Jtov, C.I.G. III N° 5014 l{b]rox/ - - �  xal Tfj (1Vp{Jtcp 1'00 xal Twv TBxvrov29 
xal TW {v] l(!yrov pov, &1a 1CE1COt'YJxa, Bull. Corr. Hell. 24, 397, N° 70 N EtxB(!roC; 
};ro(/tX(!O.TOV aVBnT'YJlJa' eav-rip �al E'taf; TijC; lJVp{Jt0030 C'Yjuaf; {J h'YJ ft'Yj', ibo 26, 
181, N° 24 A6Ea llaTel x7} oioiJ x7} aytov {nveVpaTof;] , Pap. Oxyr. XVI , 1831 
(Ve S. ap.), 5 {)8).'YJlJOV aJv naeaYYEi).at Talf; fJpwv ay(!lKp'6MEtv xal Toof; nOtp,Bvac; 
Tijf; vpwv xW!,'Yjf;, C.I.G. 111 N° 4396 Ndvvaf; fIJov{MooJ avtaT'YJlJe1! eamcp xat 
Bd{H}tv T",V eaVToo yvvaixa, Audollent, Defixionum tabellae, N° 22 (Chypre, env. 
IIIe S. ap.), 18 xat naedboTe Tip xaT' "Ab'Yj(v) ßV(! OV(!ip {MJaßveE1Xp(!a!,Evo xal  
TO"  in, TOO 1CV).w"Of; 1:00 "A [lJovf; xJal TWV xÄ'rr{)(!Wv TOO aV(!avoo TeTayp tvov 

. };TE(!EeeE. Voici, pour finir, un exemple tire de la biographie de Philarete, dans 
la quelle, d'ailleurs, le regime indirect est exprime par l'accusatif, rarement par 
le genitif: Lid; epol TO p6btO'V Xal 'Ta  natbta p,ov n(!Of; lva xal  T",V vvp,gJ'YJv 

!L .  � ,  " � , pov �;l'a, 0pOWJf; xat T'YjV  1CatutlJX'YjV pov .  
* 

Les points de contact entre aricien et nouveau apparaissent encore plus claire
ment, quand on examine des phenomene8 lingmstiques si purement populaires 

18 Cf. le commentaire de H.  Stein au sujet d 'Herodote I 34 p:fJ Tl oE �e!la!lE1lO'J1 Tq> 
:nauSi EI':nEGn et Kühner-Gerth I p . 429c. 

211 Les mots qui suivent apres TE-xllWV n'offrent pas un sens clair. . 
10 Ce passage est aussi cite par Brugm.-Thumb p. 457, rem., comme un exemple de la 

disparition du datif de la langue populaire postclassique, mais de la maniere incorrecte 
dont il est cite - Tij� GVI'{J{cp - ce n'est pas un exemple du phenomene linguistique signale 
ci-dessU8. 
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et si frequents a toutes les epoques et dans toutes les langues, comme le' sont la 
contamination, le pIeonasme et .l' ellipse. Cependant, avant de traiter dans ce qui 
suit de ces phenomenes du point de vue en question, je veux rappeier que, dans 
bien des cas, il est difficile de faire une distinction' bien nette entre la contamina
tion et le pIeonasme (Löfstedt, Synt. II p. 156). 

Une confusion de deux constructions qui est frequente .en grec, consiste en ce 
que, ainsi que I'exprime Havers, Handb. d. erkl. Synt. p. 85, «ein Zwischensatz 
mit Verben des Sagens oder Meinens seine parenthetische Natur abstreift und 
sein Verbum für den Rest des' Hauptsatzes als sog. regierendes Verbum fungiert. 
So bei Soph. Trach. 1238 : avlje öll w� lO l,,,ey ov ye,uiv ep,ot gJOtvOVTI, poigav, 
kontaminiert aus avlje lot"e vepeiv und a-nle, w� lo""e, vepei. » Il n'y a .p as 
d' exemple ,de cette espece de · contamination en grec avant Herodote. Chez lui, 
cependant, elle est plus frequente que chez les autres classiques (Kühner-Gerth 11 
p. 581) ,  ce qui est parfaitement en accord avec son art d'ecrire simple et populaire; 
ou les exigences d'une stricte· regularite dans la forme ne sont pas observees avec 
trop de rigueur. En ce qui concerne la litterature byzantine, les exemples qu'on 
connait a present (cf. Etudes Theoph. p. 65 s. ; Linner p. 91 ; Etudes31 p. 20 ss. ) 
sont assez nombreux pour nous montrer qu'a I'epoque en question, cette contami
nation etait tout a fait courante. Et si l' on tient compte des conditions psycholo
giques des ,contaminations linguistiques,. on· est porte a eroire que le phenomene, 
dont il s' agit, a de tout temps ete frequent dans le grec parle, bien que, pour des 
raisons naturelles, la litterature ne nous fournisse pas de preuve de cette continuite. 
On doit peut-etre signaler que, tandis qu' a l' epoque classique, le verbe parenthe
tique regit un acc. c. info (p. ex. Herod. 4, 5 w� di J:,,{Y{}at ).iyavat:veWTaTOV anaVTW'JI 
E{}vewv elval, TO agyeTe(}ov) beaucoup plus souvent qu'une proposition introduite 
par ön (w�), c'est tout le contraire a la basse epoque. Cela, bien entendu, est da 
au fait bien connu que, dans le bas grec, I'infinitif en general est elimine en faveur 
des propositions introduites par ön . ou l-va, et ne s'oppose donc pas a Ia possibilite 
qu'il y ait eu de la contimrite dans le .cas en question. 

Quoi qu'il en soit, il est certain, cependant, que les exemples fomnis par le bas 
grec peuvent etre mis a profit pour defendre des passages controverses datant de 
l'epoque classique - et vice versa. O'est ainsi que cet argument peut etre ajoute 
aux autres, quand il s'agit de defendre le passage tres controverse Plat. Euthyphr. 
4 D Tama Mj aiJy ayav�ei ö Te naT7]e "at oE ällot ol"eiol" ön eyw imie ToV 
avdeCXPOVOV Ti[> :naTet q;OVOV bce�e(}xopa" ome MO"Tetvavn, w� gyaatv e"e iv o l,  
alhe . . .  00' deiv q;eovtlCetv {mie ToV TotoVTOV. Il va sans dire que &iY a pro
voque des doutes chez bien des savants. Ainsi, Steßhanus a corrige en �eov, 
correction qui a eM accepMe par Birschig, et dans Fleckeisens Jahrbücher t. 105 
(1872), p. 741 , Usener cite, entre autres, ce passage a I'appui de Ba celebre hypo
these indubitablement hardie, suivant laquelle ' &iv dans, p. ex. , oJ..tyov deiY 
serait un vieux participe employe au lieu de diov. Deja Wackemagei, dans son -- I ", . -

31 D. Tabachovitz, Etudes sur 1e grec de 10. basse epoque. Upsa1 1943. 
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analyse de I'hypothese- de Usener, a interprete ce passage comme un exemple 
d'tine contamination (Verm. Beitr. p. 37). Maintenant une lurniere encore -plus 
claire est projetee sur le passage an question, apres que, dans son ouvrage de 
grande valeur, Die Anacoluthe bei Platon (1925), MIle Luise Reinhard a montre, 
tout en poursuivant dans chaque cas particulier le motif psyc�ologique, combien, 
chez lui, les constructions de phrase illogiques sont frequentes. Selon son inter
pretation (p. 23), qui est sans doute correcte, I'infinitif �Ei'V est du a ce que 
Euthyphron, en parlant de ses parents - beei'Vot -: est si absorbe par ce qu' ont 
dit ceux-ci, qu'il ne poursuit pas la construction e,n tenant compte de w� ep(J,(Jt'V 
beei'Vot , mais comme s'il eut dit 'ep(J,(Jt'V beei'Vot . Peut-etre n'est-il pas trop sur
prenant qu'auparavant on n'ait pas cru un auteur tel que Platon capable d'une 
teIle negligence stylistique. Mais ce qui semble etrange, c'est que le meme pheno
mene linguistique chez un byzantin "tel que Theophane le Confesseur (397, 29 
'Xal , ro� epaGt'V 0" dxetßw� br,unap,E'Vot , " ÖTf, 'Xß' XtÄuI�a� 'A(!aßW'V 'XaTiucpa�a'V) soit 
mis en doute par les editeurs; cf. Etudes Theoph. p. 65s. Un autre exemple byzan
tin se lit dans Syntipas 42, 15 'Xaßl eamo'JI lÄeyE'JI ' w�  lot'XE 'XaTa OJ..frlJEta'JI ö T t  
Totama �tineaTTEV fJ uvtvy6� p,ov , ou W�, qui, contre le temoignage des manuscrits, 
est compris par les editeurs comme etant synonyme du ön recitativum (cf . Etudes 
p.  21),. ast directement appuye par le classique w� lOt'XE avec l'infinitif; cf. Plat. 
Civ. 347 A w'V öiJ fvE'Xa , w� lot'XE p,Ul'{)o", �ei'JI (v. 1. �ei) vnaeXEtV Toic; p,eÄÄovut'V 
eOEÄfjuEt'V ä.eXEt'V.32. Pour la construction latine correspondante, qui, selon cer
tains auteurs (entre autres Mlle L. Reinhard p. 27), serait due a l'influence grecque, 
voir Löfstedt, Synt. 11 p. 166. 

On n'a point considere jusqu'ici que, dans les determinations de temps, il y a 
a l' epoque byzantine egalement des exemples d'une construction bien etrange du 
genre de celle -dans Anacr. fr. 41 0 Mey{UT'YJ� �' 0 eptÄ6ep(!W'V �i'Xa &j p,ij'VE� enEt TE I 
UTEcpa'JIaiTrat TE AVyqJ 'Xat Tefrya n{vEt p,EÄt'YJ�ia, Soph. Ajax 600 eyw �' 0 TÄap,W'JI 
naÄaw� uep' O'Ü ze6'Vo� . . .  aliv e1wWp,at , Isocr. 5, 47 Okot r<le äeXOVTE� TW'V �EÄÄfj'VW'V , 
oV noÄ.i'� xe6'Vo� E� aV 'Xat 'XaTa yij'V 'Xat 'XaTa OaAaTTa'JI Eie; Tooam'YJ'JI p,er:aßokrJ'V 
1}Ä{)O'V (cf. Wackernagel, Verm. Beitr. p. 27). Cette construction sera, je pense, 

. plus facile a comprendre, si I'on part d'un autre type33 de compIements de temps 
- diverses langues en offrent des exemples - qui sont originairement des proposi
tions absolues intercaIees, tels que nudius tertius, il y a (voiM) trois jours ou le 
nominatif employe dans le Nouveau Testament et les papyrus grecs: Mt. 15, 32 
ön ijMj fJp,e(!at T(!E� neoup,I:vOV(J{'V p,Ot , Pap. Oxy. XIV 1764 (IIle s. ap.), 4 enEt 
'lWÄ[Ajat fJp,ieat n(!OO'XaeTE(!OVp,E'J1 fPtUq. (ßlass-Debr. §' 144 et Anhang; Havers , 
Zur Syntax des Nominativs [voir ci-dessus] p: - l-Hi). On doit peut-etre ranger ici 
une expression teIle que T(!{TO'V ho� TOVTO (Lys. 24, 6 T�'V �e p,'YJTi(!a TEÄemfjuOOa'JI 
nhtavp,at T(!iq;oYl' T(!tr:O'V lTO� TOVT{) , qu'en general, il est vrai, on interprete 
comme un accusstif (Kühner-Gerth 1 p. 314, b; Madvig, Synt. d. gr. Spr. § 30 A), 

31 Cf. Soph. Traeh. 1238 ( eire ci-dessus p. 156) ; Kühner-Gerth I. c. ; L. Reinhard p. 24. 
33 WackemageI l. c. s'occupe egalement de celui-ci. 
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mais que Wackernagel (1. c.) cite 8. ce propos bien que ce soit avec hesitation. Or, 

si I'on compare ce genre d'expressions avec les phrases 0 &i'Pa �hea ",ijvE� .hUl 
UTefPa'PoiYrat et eyro na).aw� afP' 00 xeO'PO� MWl'at, que j 'ai cite� ci-dessus, I'expli

cation suivante de ces exemples typiques doit forcement paraitre la plus naturelle 
du point de vue psychologique : l' expression de temps intercal6e predomine tant 

dans la'conscience, que ce qui suit apres cette parenthese se rattache grammaticale

ment a celle-ci. Mais s'il en est ainsi, alors, bien entendu, il y a un point de contact 
entre cette construction et la contamination du type de "ai � fPaow oE bunrapE'Pot 

ÖTt m-Ä., dont je m'occupe plus haut. 11 est remarquab.le que, ainsi que je viens de 
le signaler, I'expression de temps en question s'emploie egalement A I'epoque byzan

tine, ce qui ressort de Dan. Styl. 195, 26 ,. EÄhJao'P flov T'fJ'P {)vya -riea , &wk TOV 
BeoV ' Tavnp,34 yQe 17" O(}�, TeteT'fJ� xe o"o� EaTl" a fP' OV35 "ÄtV1}(!1}� vnaexEt36. 

On ne sembIe guere avoir remarque que la meme maniere de s'exprimer n'est pas 

inconnue du bas latin ; cf. Vitae patr. 5, 8, 7 audiens de te multi anni sunt quod 
videre 1Jolui ; Anastasü Chronogr. tripert. 135, 1 1  (de Boor) quique experimentum 
habens Libyae"looorum et maris tres tantum·dies transie'1'ant, ex qua Kartagine venerat. 
Bien entendu, i! est difficile de decider s'i! s'agit d'une influence grecque, ou non. 

11 est en tout cas cas remarquable que - ainsi que je l'ai signale dans Byz. Zeitschr. 
38, 22 - l'original grec ait, dans I'un et l'autre cas, une construction qui s'eloigne 

des traductions. 

L'emploi pleonastique d'une negation dans les phrases exclamatives issues de 

questions, qui est particulierement commun dans les langues nordiques, mais qu' on 

trouve aussi ailleurs37, peut s' etre developpe analogiquement A partir de l' emploi 
d'une negation dans des questions affectives teIles que, p. ex. : <wad har jag inte 
gjort jör din skullI »  ' que n'ai-je (pas) fait pour toi ! ' , ou bien il s'agit lA d'une con- . 
tamination38 : Welch eine herrliche Gegend ist das nicht ! est probablement ne d'une 

confusion de Welch herrliche Gegend das ist ! et Ist das nicht eine herrliche Gegend! 
(cf. Havers, Handb. d. erkl. Syntax p. 87).  Je crois avoir trouve dans le grec 

byzantin quelques passages contenant une negation superflue de cette espece ; 

ainsi cf. p. ex. Leont. Vita Sym. 1681 A Ei b 'Up xOOl'qJ ToV-rqJ mW'JI fjpiiJ" . . . 

navrW'JI 1l(!O"ota" Enou'iro '" ToV BeoV aya 11or'YJ�, noaqJ ye p,aÄÄo" ov fP e O "r{aEt 
'Vfjv rw'P fjpEderu" o'l"ru", örE m-).. (Etudes p. 25). Cependant, je voudrais, dans. ce 

cas, aller encore plus loin et m'occuper de la question de savoir si cette negation 

3( L'attractio inver8a, comme on dit, existe aussi dans la koine (Blass-Debr. § 295). 
35 A la place des mo�s espaces 1� cod. P porte T(lterei X(lovcp, ce qui doit etre regarde 

comme un changement plus recent du tour de phrase sans doute populaire dont j 'ai traite 
plus haut. Pour le datif, cf. Blass-Debr. § 295. 

38 Cf. Anecd. p. 158 lw � u 1] /l e (l o v  lT'YJ . du;'"  i " a v a  a91'  0 .0  l5 i x o /l a t  T-q., T(lOf(J1}V 
nagd ToV neretvov TWrov, Oll il sembIe s'agir d'une contamination de lOJ� u1]/le(lav l5ixo/lat 
et Ut]f'B(lOV 8T'YJ duiv i"ava a91' 00 l5ixo/lW. 

37 P. ex. en allemand, Oll, pourtant, il est moins frequent a present qu'au XVIIIe siecle 
(voir Paul, Deutsches Wörterbuch, s.v. nicht). 

38 J'incline plutöt a me rallier a cette derniere hypothese ( cf. Etudes p. 26), car, comme 
on sait, la oontamination provoque souvent une maniere de s'exprimer pIeonastique ( Löf
stedt, Synt. 11 173).  
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«irrationnelle» est employee dans le grec classique. A premiere vue, cette question 
pourrait paraitre surprenante, car, si l' on y repond par l' affirmation, on devra 
commencer par prouver que les phrases exclamatives introduite.� par des mots 
interrogatifs et&ient employees des cette epoque, et on sera alom en opposition 
avec I'opinion generale qui est exprimee de la maniere suivante par Kühner
Gerth 11 p. 439 : «In Ausrufesätzen werden .. .  stets die Relativpronomen ge
braucht; wodurch sie sich gerade von den Fragen unterscheiden. » Il s'  agit donc 
tout d' abord de voir si cette affirmation est tout a fait justifiee, ou non. 
. A mon avis, la regle formulee par Kühner-Gerth est trop categorique. Il' est 
bien vrai qu' a l' epoque classique, les Grecs introduisaient In, pluparl du temps leurs 
phrases exclamatives par des relatifs, et ce n'est que grace a une interpretation 
peu naturelle ou, en tout cas, inutile de plusieurs passages que Lagercrantz, dans 
son ouvrage bien connu, Zu den griechischen Ausrufesätzen (Eranos 18, pp. 26 a 
1 12), a reussi a reunir des exemples <iui prouvent en apparence que les pronoms 
interrogatifs pouvaient etre employes dans les phrases exclamatives des Homere. 
Mais il n'est guere trop hardi de pretendre qu'on peut reellement decouvrir des 
traces d' exclamations forniees comme des questions, teIles qu' on les rencontre en 
koine, au moins chez les attiques. Ainsi, il est parfois difficile de decider si des 
propositions introduites par nOao, sont des questions affectives (cf. Hofmann, 
Lat. Umgangsspr. p. 66) ou des phrases exclamatives ; cf. p. ex. Isocr. 8, 67 

, � k. � � ':!-'. _ ' .i ' 
- ' '1  - . '1 '1 '  � 7COtOV, rI.V yOV, OV� aV'YjNJ.JUap,EV . • .  ; Tt'V� ue TWV 7COAewv TWV eAAaytp,WV ov 1caee-

xaUaap,ev E7Ct Tijv avp,p,ax{av T-f}V 1mie ToUrwv aOOTiiaav ; 7C 0 a a,  lJ i 7C (! e a ß e {a, 
cb ,  {Jaat).Ea TOV p,Eyav  aneaTe{).ap,ev; Je vois, pour ma part, dans le fait 
qu' en traduisant ce passage en suedois, on met la negation egalement dans la 
derniere proposition, de meme que dans les deux precedentes, une preuve assez 
forte que cette proposition doit etre regardee comme exelamative meme sous sa 
forme grecque. Le caractere exclamatif me semble ressortir plus clairement encore 
dans Arist. Lysistr. 1 131  nooov, (sc. ßwp,oo,) einot p,' av dÄ,,lov,, el f.U P,'YJ�Vvet'V 
�EOt, vu qua' ce passage est une proposition parenthetique intercaIee dans UD con
texte qui ne se prete pas bien a une question. Cela sembIe etre aussi l'avis de van 

, Leeuwen, qui, dans son edition, a mis UD point d'exclamation a la fin de cette 
parenthese. On a encore un soutien pour apprecier ces propositions de l' epoque 
classique, si on les compare avec celles datant d'une periode linguistique plus 
recente. Car si on examine p. ex. 11 Cor. 7, 1 1  ilJOO Y<le amo ToiJTO TO �aTa {}edv 
).vnrrfHivat 7Coa'YJv �aTet(!Y&naTo vp,iv cmoomrv et qu'on se demande si on est plus 
justifie de regarder ce passage comme un� phrase exclamative absolue (cf. Blass
Debr. § 304) que les passages classiques qui Viennent d'etre cites, la reponse sera 
forcement negative. Et cela comporte que ces exemples doivent tous etre vus sous 
le meme angle. . 

Le resultat de cette enquete semble justifier la conclusion que l'emploi de la 
negation pIeonastique dans les phrases exclamatives egalement a l' epoque clas
sique est theoriquement possible. Je crois en effet pouvoir constater qu'elle est 
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employee dans Arist. Plut. 786 1 Ep,8 yQe Tl� oV 1l(!OOEbre, noio� ovx ÖxÄo� I 
1lE(!tEat:Eqxl'VlOOE'V b ayo(!ii. 1l(!E(]fJ1Yrtx6�. Tandis que la negation . dans TÜ; 00 

7€f!OOEmE a un sens integral - qui ne (. .. pas) = tous (Wut le mmule) - on n' en peut 
pas dire autant de oVx dans la seconde proposition, on. 1loio� -a le sens primitif 
de qualis Oll est meme synonyme de mX10� (<<quelle foule de vieillards ne m'a en
toure sur la place publique ! »), et OU, par consequeilt, la negation, selon Kühner
Gerth 11 p. 522, Rem. 9, n'est pas permise. Ce doit etre un exemple analogue 
datant de l'epoque byzantine qu'on trouve dans Vita S. Symeonis Junioris 
Stylitae (Acta Sanctorum Maü pp. 307-401 ) 308 C xal naeax(!iip.a w� EIXE'/! Eavr�v 
Tip E�o'CPEt �0i5(]a, xal 'XEq;aA:rj'v in' amo 1l(!O ToV Dvataat:1](!lov P.ETa xal ravo'TCOV 
E(!Elaaaa, 1lo{a� eVxaeun'YJ(!lov� oVx EnoEiTO q;wvo'� ; T t"a� � a x(!vw" OXETOV � 
ovx iJq;le t ;  Dans la derniere proposition, je vois en effet une phrase exclamative 
du meme genre que la traduction suedoise ' vilka tdrelloder utgöt hon ickel '  (( quels 
torrents de larmes n1a-t-elle pas verses ! ») . 

U n exemple interessant de la tenacite a vec la quelle certains tours de phrase 
continuent a vivre durant bien· des sieeies nous est offert par I' expression peu 
observee et parfois mal comprise 1l(!O� E1ll ToVt:Ot�. Selon Nachmanson, qui (dans 
Eranos t. 38 [1940], p. 3) a attire l'attention sur un vers de I'auteur de comemes 
A '1 (fr 24 K ) \ \ '  \ '  {} \ " r ?' \ ' , naXl as agm. . : "at 1l(! O�  E 1l t  TOVTo t �  n aaO� Otp,ror."lJYV Taro�, 1l(!O� E1lt 
est peut-etre une combinaison de deux prepositions a peu pres synonymes. Il se 
peut naturellement qu'il en soit ainsi : n(!O�' ToVTot� ' praeterea ' peut aussi s 'expri
mer par E1lt .ToVTot�, et 1l(!O� E1lt ToVTOt� serait donc formee de la meme maniere 
que, p. ex. ,  I'homerique (lliade 2, 305) ap,q;t nE(!t xefJwrv (cf. Kühne-Gerth I 
p. 528 s.) .  Cependant, je crois que 1le6� dans cette combinaison est plutöt I'adverbe 
bien connu, et non pas une preposition. Il est a remarquer qu'un passage de l' epoque 
byzantine cite par N., qui, d'ailleurs, ne regarde pas cette alternative comme im
possible, comme une preuve de plus de l'existence de la preposition «double» 
n(!o� E1ll, a savoir Kosmas Indikopleustes p. 96, 4 W. 1l(!O� E1lt Ta lero, doit, selon 
ce qu'a montre M. Linner (p. 64), etre interprete de fa9Qn tout a fait differente. 
Cite plus en detail, le passage a la teneur "tV1}(]a'VTE� p,tX(!ip 1l(!O� E1ll Ta lero, 

c.-a-d. que les mots p,t,,(!ip n(!6� forment un tout qui a le sens de paulo plus. 
D' autre part, la combinaison 1leO� E1lt ToVTOt� - chose que N. n' a pas prise en 
consideration - est aussi employee par Aristophane (Plut. 1000 xat 1l(!o� Ent ToVTO� 
EmE'V M01lEp,1lWV ön), et cela semble indiquer que c'est une locution consacree 
par I'usage. Partant de l'explication a mon avis correcte de ce passage qu'a donnee 
van Leeuwen : iteratur notio addito Ent T06rot�, je regarde 1l(!O� E1lt t'oVTot� comme 
une abondance propre a 1a langue familiere et aisee a expliquer psychologiquement, 
en tant que la notion exprimee par 1le6� est encore accentuee au moyen du syn
onyme Enl ToVTot�9. Qu'on trouve I'expression en question, d'un cöte, dans Plutus, 
ou on entrevoit l' evolution ulterieure egalement en ce qui concerne la langue (cf. 

< 
39 11 ressort de- cela que je ne puis regarder la traduction du passage du Plutus dans 

Kühner-Gerth I p. 527, «und außerdem sagte er dabei)), comme adequate. 
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les prolegomenes au·Plutus de van Leeuwen p. XIX), et, de l'autre, chez Anaxilas, 
representant de Ia comedie dite moyenne, cela est suceptible d'attirer notre atten

tion, mais peut, bien entendu, etre tout accidentel. On ne sait donc pas quand 

l' expression est nee. Mais il est certain qu' elle a vecu tres longtemps malgre Ia 
regression generale du datif; cf. les exemples swvants: Aelian. ,hist. an. 17, 18 

xal �eo, br;l Ta6ro� •.• "al TOv aVTov eh, Mk«(! qJE(!Et40• Vettius Valens 71, 3 
� (! O �  i�l TOv T o t �  �e "al ZeV� �E�UP T(!tyrovcp p.eyaJ.ov� mwacna� . . .  WtOTEÄEi, 
77, 13 �ed� hd ToUrOt� ytvonat nivrrrE� bdp.ox;f}ot äTVXEl�, lvtot �e VW'l'(XPO(!oV
l1W, Vita SS. Cosmae et Damiani (Anal. Boll. 1, 1882) 591, 15 �(!O� i�l ToVTOt, 
�aX(!V(J)'II n'YfYa� i�EiTO xal iAtTavEVEV, Const. De admin.41 251, 19 �(!O�  e�l TOV
Tot�  �e n«(!exop,EV vp,iv XTA., Melanie (Bto� Tij� Oat� MEAavta�. Anal. Boll. 22 

[1903], 7-49) 24, 14 �(! O� e� l l' O V l' O t �  �äl1t'" o1frw� l'TJv Q.xl''YJ'''oaVvqv IJYcln'YJl1EV, 

eh� x-rÄ.. 
Mieux connu que l'expression qui vient d'etre examinee, est Ie pIeonasme avec 

äÄ.Ao� et hE(!O� ; cf. Hom. Ode 8, 367 'OlroiJl1eV� TE(!7tETO . . .  lJ�e "al illot f/Jat'YJXE�, 
Arist: Eccl. 848 rE(!(J)'II �e XW(!El . . .  xaXaCwv p,e:D' ETE(!OV VEf!;VWv (Kühner-Gerlh I 

p. 275, rem. 1 ;  Gildersleeve, Syntax § 599) . M. Löfstedt fait remarquer (Synt. 11 
189), en citant des exemples, tires de diverses langues, qu'une construction de cette 
espece peut naitre n'importe Oll et quand. Cf. encore Blass-Debrunner § 306, 5, 
et Radermacher, Philologus 63, p. 5 s. (celui-ci cite des exemples tires d'Aristote, 

Philon, Parthemos, Nicolas de Damas et de Lucien). En ce qui concerne l'epoque 

byzantine, il n'y a pas lieu de supposer que la maniere de s' exprimer en question 
ffit moins commune que plus töte Ainsi, p. ex., on trouve Ie ällo,. en apparence 
illogique dans plus d'un passage de la Vita Porphyrü de Mare Ie Diacre ; voir 

l'index de Vita Porph.1 (Teubner) s.v. ällo�, et de Vita Porph.2 (ed. Gregoire
Kugener) p. 90. D'autres exemples de ce phenomene plus remarquables meritent 
d'etre examines ici plus en detail. 

Assez digne d'interet est, p. ex., Philarete 163, 22 n«(!tcna-ro �e alrcip xa l lTEe ov 
T ay", a TWV nE'J11}TWv, Oll hE(!aJ1 ne semble pas avoir d'autre fonction marquee 

que celle de renforcer Ia notion «aussi » exprimee par xat. Forme de Ia meme maniere, 

, c.-a-d. que le substantif auquel se reIere l'illogique hE(!O� est encore determine 
par un compIement au genitif, est Xen. An. I 4, 2 fryEil'o �' amaie; Tap.w� Aly6n
l'tO� i� '&piaov, llW'" ",av� ETt(! a� Kv (!ov nE'J1TE xal E ixol1tv : de 1 2, 21, il 
ressort clairement que les mots espaces signifient «qui, en outre, apportait 25 na

vires appartenant a Cyrus» (cf. la traduction correcte de ce passage que donne 
Gildersleeve, l.c.) .  Un exemple byzantin d UD certain interet est aussi Leont. Vita 

. J oann. 25, 6 n«eExclkt amOv eh, l� E-rE(!WV �UlßA'YJl'6(!W'J1 xtvrrf}mt42 l1VYlW(!'Yjl1W 

'0 M. Ra.d.ermacher mentionne ce passage (Neutest. Gramm. p. �2), mais il parIe a. ce 
propos UD peu vaguement de «alte Vorbilder». 

'1 Constantinus Porphyrogenitus, De thematibus et De administrando imperio (Corpus 
script. hist. Byzant.). 

. 

,. Je suis ici l'exemple de M. Wifstrand, EIKOTA 4, p. 13, qui corrige le "wr]l1iVTa 
des manuscrits en UD datif, ainsi que le demande le contexte. 
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ami[J 'Jtaea IJeoiJ ai'r11(1aa{)at. Comme dw.{JÄrrroerov ne figure pas dans les mss. BE, 
il y a peut-etre lieu de croire qu'un copiste a et6 choque par cette maniere de s'ex
primer negligente et, pour cette raison, a corrige le texte original. Il ne sambIe 
nullement improbable que tel est ,bien le MS, si l'on considere que, ainsi que l'a 
montre Gelzer (voir son introduction X'XVIII ss.), le texte represente par BE est 
l'reuvre d'un homo doctus, d'un homme qui, entre autres choses, a remplace, bien 
que ce ne soit pas d'une maniere consequente, les expres&ions populaires par 
d'autres plus cultivees. Ür, justement, comme on sait, les pIeonasmes sont propres 
surtout au langage populaire, et, en tout cas, les phenomenes linguistiques les plus 
hardis au point de vue lögique relevent de ce domaine. Une expression assez sur
prenante de cette espece se lit dans Anecd. p. 150 (recit datant du Ve ou Vle siecle) : 
d1f!OJlE1' TO mJ:17Äauw TOO a:ytav MaKaetav ' "al 1}P TO C1n1]Äawv fKEiPO UKOOP:YJ
p,iPOP w� ällo� vao� ä'Yto�. Sans doute devra-t-on regarder ce passage comme 
un peu incertain, tant qu' on ne pourra pas eiter plus d' exemples de la meme nature. 
Cependant, si l 'on compare la version parallele, Oll il n'y a pas de äÄÄo�, on est 
porte a regarder la le90n a�ec äMO� comme ledio difficilio'l'. De plus, il y a· en 
suedois un pleonasme analogue qui s'emploie dans certaines expressions com
paratives, Oll « en annan» veut dire «un simple, un vrai », p.  ex., han behandlas sam 
en annan tok ( ' on le traite comme un simple [un veritable] fou '),  han sladdrar SQm 

en annan papegoja ( ' il jase comme un vrai perroquet '), etc. 
Blass-Debrunner § 306, 5, traite avec raison de l'addition de äÄÄo� et de hEf!O�, 

que nous, du moins, sentons etre superflue, au sujet d'un autre phenomene, savoir 
I'omission illogique de ces pronoms dans des cas 'tels que, p.  CX. ,  Arist. Plut. 1 
w ZeiJ Kal {JEol ou Acta apost. 5, 29 Il hf!o� "at ol WUXTTOÄot. Cf. aussi Arist. 
Plut. 247 Xat(}W Te r� qJEtOOflEVO� w �  ov �el�  U P 1] f! , ainsi que Ia remarque de 
van Leeuwen A.ccuratius qui loquitur dicit: w� oV�Ek hEf!O� vel : EbcEf! T� hEf!O�, 
äMO�, et Ie rare oM' w� oV�iv (Havers p. 53) .  lei je vais encore signaler, chose 
qu'on n'a pas faite jusqu'ici, a ce que je sache, l'affinite psychologique de cet 
emploi de ällo� (hE(!O�) avec un emploi illogique de "at ' etiam ', dont je vais 
eiter I' exemple suivant. Quand, dans Ia Lysistrate d' Aristophane, un des nedfJavÄot 
alors en fonction, menace, a defaut d'une force reguliere, d' attaquer Ies femmes 
rebelIes avec l'aide des TO�OTat peu nombreux, Lysistrate repond (452) : vYj TCO DEW, 
yvroaea{J' äea , I IJTt K a t  nae' "'flip Elat ThTaeE� ).OXOt I flaXtflW'V yvvat>eWv EvOOv 
f�(J)'JtlwflipW'V. Le Kat en apparence pIeonastique peut etre expliquee comme Ie 
resultat d'une contamination, ainsi que l'a fait en effet van Leeuwen dans son com
mentaire au sujet de , ce passage. « Duo», dit-iI, « in unum confluxere enuntiata, 
quorum alterum est : etiam apud nos sunt copiae, alterum : apud 'nos sunt quattwr ' 

armatarum centuriae. » De meme, il est possible de comprendre Ie second membre 
de la phrase (Xen. An. I 5, 5) ou rae �v XOf!TO� oooi äÄÄo oVdiv �bdf!O'" comme 
une confusion de oME , äMo qnrrop et ou�i �ivdf!Op. Finalement, je veux attirer 

, D On lit dans·-celle-ci : W(!oP.W Ta O'.7t�Äawv ToV dytoo MQ)(U(!lov 'HEXOO'P.1JP.f:v(Jfl cO ,  vaav 
äy w v .  



Phlmomenes linguis�iques du vieux grec dans le grec de la basse epoque 163 

I'attention sur le fait que quoque (etiam) a parfois la meme fonction qtie le �a{ 
precite ; cf., p. ex. , Just. Epit. VI 4, 6 In eo bello Lyaander, quo duce Athenienses 
victi a Lacedaemoniis fuerant, inte:r/icitur. Pausanias quoque, alter dux Lacedae
moniorum, proditionis accusatus in exilium abiit. 
. A certaines expressions byzantines du genre �aÄW� ön, dlrrfJiiJ� ön, 'la(J)� ön, etc. ,  

dont je me suis occupe dans Etudes p.  46, correspondent, dans d'autres langues, 
des tours de phrase analogues ; cf. , p. ex., le lat. vere quia, sane quia, le vfr. 
'lYT'aiement que, rertainement que, le fr. nlod. certainement que, 'JRobablement que, 
I'all. vermutlich daß, le sued. aldrig att. Ces expressions n'ont pas toutes, je pense, 
. Ia meme origine. Ainsi, celles qu' on trouve dans les langues romanes sont expliquees 
comme le resultat d'une contamination, en tant que, p. ex., heureusement qu'il 
est venu serait issu de heureux qu'il soit (estJ venu et heureusement il est venu. En 
tout cas, la caracteristique donnee par M. Löfstedt dans Syntactica 11 p. 269, 
est tres importante pour l'appr6ciation des constructions en question : ((Das für 
ihren inneren und äußeren Typus Charakteristische läßt sich übrigens auch so 
ausdrücken, daß der adverbiale Ausdruck seiner Wichtigkeit gemäß an Stelle eines 
Hauptsatzes getreten ist. » Cette description me semble applicable tout parti
culierement au grec et au latin, OU, comme on aait, il est tres commun qu'un ad
verbe, bien qu'il soit formellement subordonne au verbe attributif de la proposi
tion, exprime une pensee qui, normalement, devrait etre exprimee sous la forme 
d'une proposition .principale (�f. Kühner-Gerth II p. 115 ; ' Schmalz-Hofmann 
p. 845, Zusatz a). Cf. p. ex. Arist. Av . .139 "aAiiJ� YE ,UYV TOv vlov, f1 GTtA{3rovWr]; I 
weW" wr:toVT' ano "J'VflvaatoiJ AeAooflEv01' I ov", b'V(Ja�, ou "a).iiJ�( YE) exprime 
un avis ironique sur ce qui suit (van Leeuwen : nae laudo te)� 11 est donc assez 
naturel qu' a. l' epoque byzantine, un "aAiiJ� de cette espece soit designe au moyen 
de ön comme une proposition principale meme exterieurement (cf. Etudes 1. c., 
OU, entre autres choses, je cite Leont. Vita Sym. 1717 B "a).W�, . aßfJa. EVflEWV, ön 
lqJlJEt(!� �a1 E"eya(1Tewa� T�" oov).rrv 1'00). Des l'epoque classique, ainsi que 
cela ressort de ce qui suit, on trouve en effet des traces de cette construction. 

L'emploi de ön apres la locutiQn figee eJ YE, qui se rapproche d'une interjec
,tion (cf. lat. euge), dans Plat. Lach. 181 A :  Ev YE vfJ T�)I "Hea", f1 EW"eaTE�, ön 
�(!I)oi� To" narBea, est tout a. fait comprehensible. Cet exemple est cite par 
Kühner-Gerth II p.  116, mais il y est range incorrectement parmi les cas ciMs 
ci-dessus Oll I'adverbe est subordonne formellement au verbe attributif. Cf. encore 
Arist. Nub. 866 €V y', linM Em��. Particulierement interessant est Arist . 
Equ. 101 w� EVTvXiiJ� ÖT t ov� EAr,p1}rrv, iV�{}E)l 1 "UnTwv TO" 01,,01'. Ce passage 
a provoque les doutes de Reiske lui-meme, 'qlli, en se referant a. Plat. Hipp. 
Mai. 285 E, a propose ytÖTvX1]a( a) au lieu de eVTVXW�. 11 va sans dire que le passage 
de Platon - '1}vTvX1]"a�  YE ÖTt A�(jatflo"tOt ov xat(!OVGw,- n'appuie que tres 

U Comme eV y' Ö"fL est employe dans le dialogue tant par Platon que par Aristophane, 
il y a taut lieu de supposer que cette locution etait propre au langage familier attique. 
Cf. G. Rudberg, Platon (Lund 1938) p. 138. 
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faiblem�nt un- changement pareil. Les nombreux, paralleles offerts par d'autres 
langues et le grec byzantin nous garantissent que la l�n textuelle 00; eV-rvxw; On 
est correcte. Je veux surtout attirer l'attention sur un exemple tire de l'allemand 

que cite M. Löfstedt (I.c.) : glücklicherweise, daß die Gemälde so hoch stehen (Grethe), 

et sur un passage dont j 'ai traiM dans Etudes - p. 86 et Oll w; devant l'adverbe 
tend la ressemblance encore plus frappante, j e  veux dire Philarete 121,  23 w; 
clJ. rj'f} w ;  Ö T I, Ei;  ToV� "E"(!OO; i]p,{j� "aTEtprJqJwan{}E. 

Il y a quelque affinite entre ces manieres de s' exprimer et nÄ1}v (dll') On, qui, 
dans Ie grec-de la basse epoque, s'emploie parfois (Etudes p. 45 ; Wifstrand, Eranos 
vol. 43, p.  342ss.) presque au meme sens que nÄ1}P (dÄA;a) tout seul, p.  ex. 
Leont. Vita Sym. 1737 C �ll' Ot T(!Ei� i� ahwv "al tp,6vana" "at'avvye'VTE; inl 
Tfj noÄtTEtq. ToV IaÄoV. IIÄ�" ön Twl Ehrei" Tl nOTE, -äX(!t� oV lCf] i" ua(!"l 0 
� ., 1 , 'A. ... �Q..,., An d 174 \ ' ' .. co..q \ \ {) \ � \ � -... a/t.U�, 00" Evuy,/u ,/ua'V ou ec . p. "at EVxoFua �(!O; TOV EO" VnE(! v!JW'V 
ön "al "p,Ei� i� vp,w" iUp,E", dÄÄ' ÖU i�6U�aTO �p,iit; 0 {}EO� "al WETO i]p,� b 
Ti[> TonqJ ToVTqJ aVap,a(!T�TOO�. Une' comparaison avec le nÄ-q" OTt classique, 

p. ex. Arist. Nub. 1429 "aha I, Tl -6taqJe(!01)<Jtv I i]p,wv i�ivot, nÄ�" OTt 1p'YJqJlnflat:' 
ov y(!aqJOVUw, fait ressortir une difference marquee dans l' emploi, en ce sens que, 
dans ce dernier cas, la proposition introduite par nÄ-qv On est subordonnee a la pro
position precedente, ce qui n' est pas le cas pour les exemples byzantins. Peut-etre 

peut-on sous ce rapport decouvrir parfois un signe d'independance des l'epoque 
classique. Cf. Arist. Pac. 675 'fI'VX1J'v y' äetUTO� 1 nÄ1J'v y' ön I 00" �v äe' oi5ne(! qn;aw 
Elvat ToV naT(!O; et Thesmoph. 240 ep,ot flEÄ�Et, � L1la, nÄ1}P y' ön "aop,at. Il est 

difficile, certes, de constater exactement ce que signifie nÄ�'V On dans des passages 
pareils, mais, d'autre part, le sens de « sauf que» n'est guere, je  pense, applicable ici. 

Une des sources de Cellipse linguistique, source dont on ne saurait guere exagerer 

l'importance, c'est l'emotion. Domme par une emotion' plus ou moins forte, le sujet 
parlant n'a souvent pas assez de patience pour englober dans son-discours toutes 
les parties de la proposition, mais omet ce que, dans la situation donnee, il regarde 
comme etant dans la nature des choses meme. L'emotion constitue donc une expli
cation suffisante de bien des ellipses usuelles. Ainsi, le verbe est souvent ornis dans 

les phrases exprimant un ordre ou un desir, parce que celles-ci sont affectives de 
leur nature. Cf. les exemples suivants tires d' Aristophane : Acham. 345 dÄÄa fl � 
fl 0 I, n (! 6 fP a U t'V ,  dlla "ara{)oo TO ßeÄo�, N ub. 84 flTj pol jlE Tofrcov fl�ap,ro� TOv 

., Innto'V (Teuffel-Köhler : «Das im Sinne liegende UrE oder E'brn; läßt die Leb
haftigkeit weg»), Av. 145 oipOL, p,f]6ap,w� I �pi" YE na(!(i OclÄaTTav, Plut. 527 Ek 
"EfPaA1J'v UOt (cf. Acham. 833 El� �fPaÄ-Yj'V T(!Wrott:' ep,ol et Liddell-Scott s .  v. "EqJaÄTj, 
4). Mais des formes de rindicatif peuvent, elles-aussi, etre ornises, cela s' entend, sur

tout quand elles sont affectives. Outre neO� aE yovaTlOV (sc. t�eVW), cite par 

Kühner-Gerth 11 p. 559, 5, on peut citer ici p. ex. Arist. Av. 274 007:0; 1 ib ue TOt! 
Oll les particules ib et Tol relevent l' emotion vive (cf. ibo 406 iW, lnmp 1 - ue Tot 
"aÄW) . A la s�te de ces exemples classiqu�s, les propositions abregees suivantes, 
que j 'ai trouvees dans la litterature byzantine, meritent, je  pense, d'etre Dotees. 
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_ Anecd. p. 77 "aÄw� UOt,  leeeii, einEe W, 1JeEru "cd nÄ1JeOxrn'. La proposition 
nominale "aÄW� UOt, exprimant un desir, _ a des paralleles dans d'autres langues, 
p. ex. le lat. bene tibi!, qui iUi di irati, sc. sint (Cic. Att. 4, 7, 1 ) ,  le haut allem. mode 
gesegnet sein A.ndenken! (Schmalz-Hofmann p. 625, 4 ;  Brugmann, Die Syntax d. 
einfachen Satzes im Indogermanischen p. 60). Cf. aussi Acta Marin.45 64, 18 
o äyw, dm"f!llhj ' MfJ UOt  "aÄw" OneßeU'urre, l"a EyW ).l{)Ot� OVum "al �alp()(1t'P 
opolo� uoo, passage difficile a interpreter, si l'on suit l'interponctuation dans 
l'edition de Usener. Cependant, le sens devient tout a fait clair, si l'on comprend 
l"a comme introduetion d'une question indignee46 : « ( Que tu sois maudit, impie ! )  

Tu crois done que j e  vais sacrifier a des pierres et a des demons qui sont tes pa
reils 1 » Par contre - chose significative - la copule est ajoutee a "aÄw, UOt. dans la 
proposition affirmative47 ibo 19, 20 noÄÄd xefJftaTa naeeEopal uot "al "aÄw � 
uo t  EaTat 1mee naua, Td� 1jÄt"ubTWa, UOV. - Assez frequente, bien qu'on l'ait peu 
observee, est la phrase öv.rm� uot (vpiv), Oll est sous-entendu un verbum dicendi 
(ÄEyw). Ainsi, p. ex. ,  dans Joann. Mosch. (Migne P.G. 87 :3) 2932 A övrw� uot, nw� 
yEyova� nxpM�; ibo C "al ÄEyEt ft0t . "'Onmc; aot, ,roet aßßä, p-YJ nf!aEWPEV u�pe
f!OV (= Hesseling, Jean Moschos 74, 46), Dan. Styl. 125, 29 "'Onw, vpi", a�eÄf{Jol, 
Tl '15/1;;''' ooxei,. �e�wfte{)a Ta nawlov ToiJrO i} Tl ßa6ku{)e; cf. , sans ellipse, ibo 125, 10 
"'Onw� vpi" Äeyw, Te""a, �eEwpe{)a TO nat�lo" ToiJro et Sym. StyI. 60, 28 ÖYrw� 
vfti", ooeÄq;ol, Äiyw. La gemination ou meme la triplication de ce genre de phrases 
(Hofmann, Lat. Umgangsspr. §§ 59--62 ; Blass-Debr. § 493, 1) marquent une 
emotion accentuee ; comp.,  p. ex. ,  Dan. StyI. 132, 1 1  "'O"TW� uot ,  Ö"T W ,  (JO t ,  
Ö"TW� uot, Tq> Kveüp waU TelTO" ue we"wa ft-YJ aneÄIJrJ, htl Ta pef!'YJ e"ei"a avec 
un passage elassique : Arist. Equ. 16 pfJ pol ye, ft� pot, p-YJ �tau"a"�t"la'(J�. C' est 
sans doute deux autres exemples que presentent Kosmas 18, 154 O"TW, uv b:aiee 
ßUm, nw, naeap,E"e� e" Tq> oi"lP ToV-r:� et Leont. Vita Joann. 41, 5 "'O"TW�, uv 
a&Äq;e, EÄaße� nOTe e" ToV oiXov exel"ov enoÄo/ ; ou av au lieu de uol est un de 
ces lapsus itaeistes habituels. Cf. aussi Joann. Mosch. 2857 A "'Onw, uv (v. I. UOt) 
"vet aßßä, Tl o1hw� "Äakt,. Remarquables sont Theoph. Conf. 349, 27 ßaßal 
UOt ,  Mavta, avftßovk6et� TO uwpa &wvat, T-YJ" �e u"td" "aTexet'V et l 'ellipse TOP 
f}eo" UOt, p. ex. dans Kosmas 16-, 82 ÄEyet amfi · Ta" Deo" UOt . w� MO nolov ÄvX"ov 
eÄ.oyICov &&XrDat UOt fj" Ef{J'YJC; vno 1"00" clylwv UToV7ma". Comme, ainsi que j 'ai 
eherehe a le montrer auparavant (Et . . Theoph. p. 34s. , Etudes p. 39ss. ) ,  l'aceusatif 
To" Deo" presuppose qu' on ait originairem�nt sous:-entendu oe"t!: m ou quelque 
autre verbe signifiant «je t'adjure (au nom de Dieu) ), on s'attend naturellement 
a trouver ue au lieu de uol (cf. Mare 5, 7 ee"lCm (Je TO" Deo", pfJ pe ßaua"tan,) . 
Le datif s' explique aisement, si on suppose qu' o-n �' a commence a l' employer que 
plus tard, quand oe"lCru n' etait pluS sous-entendu et que, par consequent, l '  analo
gie avec, p. ex., ÖVTru, UOt pouvait agir. Il est a remarquer, d'ailleurs, que le datif 

U Acta S. Marinae et S. Christophori, ed. H. Usener. Bonn 1886. 
" V oir Sophocles, s. V. i"a, 12. 
U Chez . Homere, dans les phrases exclamatives et interrogatives, la copule est meme 

omise deux fois plus souvent qu'elle n'est employee ( Brugmann-Thumh p. 657).  

11 Museum Helveticum 
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s' employait egalement dans d' autres expressions du meme type que TOP DeOp ; 
cf. Vita Xenoph.48 390, 12  TOP cp&{Jov (10t, ToV 8eoV, ebd pot T�'11 aÄqDEta'll, 
Historia Lausiaca (ed. Butler) 19, 10 Tij'll "efPaÄfrv (10t  (om. B) ToV {Ja(1tUw� (100 8v 
(1V q;o{Jfj . . .  "Ekvuov xaÄa:cJiJijpal pe b Tq> U{J'YJTt. 

11 ressort des exemples qui viennent d'etre cites que des types d'expressions 
elliptiques dont un des elements est un pronom personnel au datif, s' emploient 
tant dans le grec classique que dans le grec byzantin. Il importe a ce sujet de citer 
w-pot « malheur a moi !» (c.-a-d. interjection + datif), parce que cette expression 
est en meme temps susceptible de projeter une lumiere eclatante sur le role 
important que joue l' emotion pour la naissance d'ellipses. Cf. Brugmann, Die 
Synt. d. einf. Satzes p .  191 : «Die Herstellung der Form des Kurzsatzes ist durch 
die Interjektion wesentlich begünstigt worden; je klarer die Interjektion schon 
für sich die Grundstimmung kundtat, um so leichter verträgt der auf denselben 
Ton gestimmte Gedanke, der sich anschließt, eine die Meinung des Redenden nur 
andeutende sprachliche Gestaltung.» 

Est egalement elliptique nürcevuov, employe a l'epoque byzantine au lieu du 
rare nl(1Tevuop pot49• C'est une formule d'introduction automatisee, qui est sou
vent suivie d'une proposition principale sans copule (Etudes p. 2 s.), p. ex. Vita 
Andr. 789 C nlUTevuav, "ä'll E�'YjXO� el, "aÄw� 1jpä� v{J(!uJa�. Comparable a. cette 
maniere de s' exprimer est le classique apiÄ.et, p. ex. Arist. Acharn. 368 apEkt pa 
TOP ,LU' 00" Evoont&fJ(10pat, en tant que, dans l'un et l'autre cas, un imperatif ori
ginaire fait fonction d'adverbe au sens de «certainement, a. coup sUr». 

D'un caractere elliptique et en meme temps automatise est encore �Eopat dans 
les exemples byzantins suivants : Sym. Styl. 26, 6 .dEopat Tfj ayUOO'Vvnso (101) • <> 

av{)(!w7loc; aho� "aTaÄooat {Hkt TO povOOTIj(!tov, Acta S. Christophori (Anal. 
Boll. 1, 1882) 132,10 .deope{}a (101) • <> {JautkV� fJpä� n(!o� (Je EnEptpev, ÖllW� {)eÄIj(Jet� 
Tfj fJPETEeq. "aTa{)e(1{)at {JooÄfj �al CIj(1et�, Dan. Styl. 192, 2 Ol�a "ayro, �Eopal 
(101), ön ävO(!wno� el ToV {)eoV. Tandis que, dans ces exemples, �Eopat semble etre 
destine a attirer l' attention de l' auditeur sur ce que celui qui parle a a dire, le 
verbe, dans les questions, denote le desir du sujet parlant d'avoir une reponse 
(<<je t'en prie, reponds-moi 1»), p. ex. dans Dan . Styl. 184, 18 'Eyxw(!ei Yc1e, �Eopal 
(101), EV 1l0Uplp xw(!k "onoo 1} {)Ältpero� Tt'JIa nE(!tyevEuf}at ; cf. Cic. epist. 7, 16, 2 
oro te, quis tu es ? (Hofmann, Umgangsspr. p.  200) et nol'Yj(Jov aycln'Y}'JI introdui
sant une question, dont je m'occupe dans Etudes p. 4 s. Le fait qu'une ellipse de 
cette sorte se retrouve dans le gr. mod., montre combien elle est naturelle au point 
de vue psychologique; on y dit p. ex. Tl {)a E"apa TOTe, (Je na(!�aÄW «que devais-je 
alors faire, je t'en prie (dis-Ie moi» ). Ici, encore, il y a " lieu, ce me semble, de citer 
une parallele directe dans le vieux grec, savoir ant{Jo).W, qu' Aristophane emploie 
souvent parenthetiquement, p. ex. Equ. 109 e'br:' , ant{JoM;), Tl EUTt, et, dans une 

"U De Vitae SS. Xenophontis et sociorum codicibus Florentinis, Anal. Boll. 22 ( 1903), 
377-394. 

U Cf. de lat. crede mihi, p. ex. Petron. 69, 3 crede mihi, et V08 novimU8. 
50 Pour le datif avec �io/Ja" voir p. ex. Löfstedt, Synt. I1 207 s. 
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question, de la maniere mentionnee ci-dessus, a savoir dans Eccl. 1071 aT<le Tl 1'0 

neO:YP,' laT', avnpolw, TOVTl non:5l• 
Quand des expressions teIles que �top,at, avn{3olW, nolrpov aYMf]V, dont je  

viens de m'occuper, sont employees dans les questions, celles-ci deviennent plus 
ou moins affectives. Plus, cependant, une expression pareille s' eloigne de son sens 

primitif ou se change meme en une particule interrogative stereotypee, et plus 
ces questions perdent de leur caracrere affectif. C' est un exemple d'une evolution 
tres avancee en ce sens, exemple qu'on n'a pas observe, a ce que je sache, que 
semble nous offrir den, ainsi que cela ressort des passages grecs suivants de ]a 

basse epoque : Vita Hyp., ch. 135, 12 deit, ,roet, otrrOt lilot 00 meulnWolv (]OV TOV 
VoVv MO ToV {)eoV; Greg. Agr. 565 B df!Tt, Tbevov rerrrOete, 00 Ävmi ae 1} {)).{"Pt� 
TWV yovtwv (]ov ,. Apophthegmata patflllIl (Migne, P.G. 65) 393 C äen 00" lqAJa
(]� el� Ta piea ToV appä 'Anwv{ov, nclTee ; Acta Christoph. (Anal. Boll. 1)  132, 
12 . äen V'tei� Tl ltye-r:e,. nel{)euf}t p,01, "at op,oÄoyeiTe TOV Kv(!tov ?jp,wv ']'Yj(]oVv 

Xet(]TOv. Il est difficilc de dire comment d(!n en est venu a assumer cette fonc
tion. Si l'on part du sens de «maintenant»; une comparaison avec la particule 
interrogatoire latine num parait tres seduisante. Car celle-ci est regardee aujour
d'hui a peu pres generalement (cf. Schmalz-Hofmann § 223) comme une forme 

non amplifiee par rapport a nunc < nun-ce. Selon Hofmann, Umgangsspr. p. 42, 
dont les exemples ne me semblent pourtant pas tout a fait convaincants, l'emploi 
de nunc dans certaines questions et exclamations animees et reveches montre 
comment num en est venu peu a peu a etre limite aux questions auxquelles on 
attend une reponae negative. 11 est donc possible que den ait evolue de 181 meme 
maniere vers une sorte de particule interrogative. Il y a cependant une autre 
possibilite, dont, a mon avis, on ne saurait faire abstraction, a savoir que äen, 
dans .ce genre de questions, soit une expression concise au sens de : rffponds taut de 

suite! C'est justement a l'epoque postclassi que que den s'emploie au sens de 
taut de suite, immediatement, p. ex. dans l'Ev. de S. Jean 13, 37 ltyet avnp IIh(!o� . 

"V(!te, �td Tl 00 mnap,al aot dxolovlJijaat d(!Tt. Dans les exemples en question, 
l'imperatif serait donc sous-entendu. Sous d'autres rapports, il n'est pas rare 

, dans le bas grec ; cf. Ev. de S. Math. 3, 15 dq;e� ä(!Tt, Theophane (ed. de Boor) 
183, 20 d(!Tt "at äen, KV(!te, eÄi'Yj(]ov, Const. Porph. De Cerim.52 359, 7 d(!n "al 
den, Kv(!te, pofrlhJaov. Suivant cette derniere hypothese, on doit donc ranger den 
parmi les expressions qui sont destinees a hater la reponse a une question ou a 

marquer que l'interrogateur est desireux d' avoir une reponse, teUes que, p. ex. 
le stereotype 00" E(!e� (Arist. Acharn. 580 Tl N ebr:a� 1}p,ä�,. 00" e(!e� ,. ou (cf. 
ci-dessus) �top,at, avnpoÄw, nolrpov aYMf]V, etc;" On doit, je suppose, ranger ici 

egalement heOv, apparemment employe par Aristophane comme particule inter-

61 Cf. Thomas Mann, Der Zauberberg I p. 101 : « Wi88en Sie auch, daß mein großer 
Lehrer eine Hymne an ihn gerichtet hat ? - Erlauben Sie, sagte Hans Castorp, an den 
Teufel ? »  

61 Constantinus Porphyrogenitus, De cerimoniis aulae Byzantinae ( Corpus script. bist. 
Byzant. ). 
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rogative. D' ordinaire, on le traduit comme ' synonyme de 1'eve;ra, mais il est aussi 
rendu par quaeso53 (Blaydes, au sujet de Acham. 322), iJ) Tav (cf. l'addition dans le 
Thesaurus, s. v. ETeov) . Cependant, ces explications semblent etre donnees au 
haSard, en tant qu' on a neglige de les mettre en relation avec le sens du mot dans 
d'autres contextes. Ainsi, a mon avis, un passage tel que; p. ex. ,  Hom. Il. 15, 53 
dÄA' Ei <»7 (j' ETeov ye "al dTeexiw� droee6et�, ! le'X,eo vVv ' "ETa qroAa (}emv ne 
doit pas etre neglige, quand on cherche a trouver comment le mot en question a 
re�m sa fonction de mot interrogatif. Le sens de «veridiquement» que neov a 
dans ce pasSage s'applique en effet egalement a ce mot chez Aristophane, si l'on 
presume que neov 'en tant que particule interrogative etait originairement une 
expression concise marquant le desir d'avoir une reponse veridique. Dans un pas
sage au moins, savoir Nub. 35 ETeov, iJ) 1CaTee, ! Tl OOa"oAalvet� "al GTeicpet T-YjV 
vV'X,{}' ÖA'Y{I', OU le mot est place devant le pronom interrogatif, on a l'impl'ession 
nette d'une particule introductive qui n'est pas subordonnee a la proposition inter
rogative suivante. Moins clair est Equ. 32 1COtOV Peha� 0'6 y'; nEf)'JI irret yG.e 
{hoV� ; car la position de r<le est tres libre chez- Ies auteurs comiques (Kühner
Gerth I p. 330, 1) .  En ce qui concerne Av. 393 ETeov, I}v �' äe' Mo{}avwp,ev, ! "aT

OflV'X,'f}O'o"e(]{}a 1CoV yij�; ce passage admet des interpretations differentes. On peut 
comprendre ETeo" comme une proposition independante : c'est V'Tai� c.-a-d. une 
reponse approbatrice a ce qu'a dit Peisthetairos (au sujet de quoi, certes, nous 
sommes assez dans le doute, par suite du texte corrompu), ou bien, avec Liddell
Scott, comme une question ironique so! indeed ? itane ? Le passage cite ci-dessus 
Nub. 35 montre porirtant qu'il n'y a pas d'obstacle a interpreter heov comnie 
une particule interrogative d'introduction. Le fait que �e n' ait pas eM place 
immediatement apres le mot introductif, n' est pas necessairement en contradic
tioil avec cette interpretation, si l'on part, ainsi que je l'ai fait ci-dessus, de cet 
autre fait que neo;', dans des cas pareils, etait originairement ' une proposition 
independante. Une parallele directe de cet ordre des mots nous est offert par Arist. 
Pac. 226 e i1Ci " 0 1"  Tj"ik; �i � Tl �(!iiv 1CaeameEVa�ETal, ; ou la phrase introduc
tive, qui est egalement destinee a attire� I' attention sur la question suivante, 
occupe la meme position independante que neo". Cf. d'ailleurs', Arist. Plut. 131 
iptee, I T l� aV-v 0 �uiei'X,())'JI EGT[" av-ri[> TWD' ; o�l et la position de �t, quand Ia 
proposition est introduite par un vocatif" p.  ex. Hom. Il. 1,  282 'ATeel�, oV �i 1CaUe 
Teo" p,t"o� (v. Brugmann-Thumb § 439) . 

Les ellipses dont j e  me suis occupe ci-dessUB se composent d'un ou de plusieurs 
mots subordonnes au verbe attributif, qui est aise a suppIeer a l"aide du contexte. 
Au fond, cependant, il s'agit du meme phenomene, quand la proposition principale 
dont deperid une proposition subordonnee est omise. Les ellipses de cette espece 
sont tres communes danS les langues modemes, surtout, bien entendu, dans le dis-' 
cours familier, et ne peuvent etre niees ; elles peuvent plutöt etre employees comme 

51 Cf. p. ex. Plaut. Poen. 608 quae80, da immortales, quan abi8 ' ich bitte um Himmels willen, 
was gehst du nicht ? '  (Hofmann, Umgangsspr. p. 128). 
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materiaux de comparaison, quand il s'agit d'apprecier des phenomenes analogues 
dans les langues mortes. C'est pour plusieurs raisons que certains savants evitent 
en principe d'expliquer de cette maniere les propositions incidentes absolues em
pIoyees en grec (et en latin). C'est surtout, je  pense, rabus qu'on a fait auparavant 
de l' ellipse comme explication qui a fait tourner le pendule. Il est egalement rose 
de comprendre qu' en un temps oll. le langage etait mesure suivant les normes de 
la logique, le nombre des ellipses ait menace de devenir, pratiquement, illimite. 
La reaction contre les exagerations de cette maniere d'expliquer est donc justifiee, 
mais, d'un autre cöte, il faut reconnaitre maintenant que, p. ex., LangeM va beau
coup trop loin, quand il qualifie ce moyen d' expliquer certains phenomenes linguis
tiques de commode, sans doute, mais extremement suspect. L'explication com
mode d'un probleme peut etre celle qui nous en offre la solution rationnelle et natu
relle ; cf. Löfstedt, Synt. 11 236 : «Die eigentliche, durch Abkürzung einer usuellen 
Ausdrucksweise oder Unterdrückung eines selbstverständlichen Begriffes entstan
dene Ellipse spielt doch, wie Wilhelm Schulze (Berl. phil. Woch. 1896, 1363) 
richtig bemerkt hat, in fast allen Sprachen eine viel bedeutendere Rolle als manche 
Gelehrte zugestehen wollen, und ist im allgemeinen, wenn man die Sache ohne 
Künsteleien betrachtet, leicht erkenntlich. »  Une raison de plus pour la quelle 
bien des savants ne veulent pas reconnaitre I'existence d'incidentes elliptiques, 
doit sans doute etre cherchee dans une aspiration, legitime en elle-meme, a 
decouvrir autant de traces de la langue primitive que possible, meme dans le 
domaine de la syntaxe. Mais en faisant a ce sujet la supposition correcte en prin
cipe que la proposition simple soit plus ancienne que la periode de phrases (cf. 
Delbrück, Syntaktische Forschungen I p. 12), cela ne veut pas dire que, dans les 
langues anciennes, toutes les propositions qui ont la forme d'une incidente, tout 
en etant demunies de proposition regissante, doivent a priori etre regardees comme 
des propositions principales primitives. uD. examen sans idees ·precon9ues de 
chaque cas particulier en lui-meme est sans doute Ia methode qui nous profitera le 
mieux. Il est a remarquer a ce sujet que nous savons tres peu de la structure de la 
phrase dans la langue primitive indoeuropeenne (Brugmann, Die Syntax d. einf. 
Satzes p. 9), et en raison de cela et encore parce que les incidentes, generalement 
parlant, relevent de revolution des langues particulieres (Brugmann-Thumb 
p. 636s. ; Schmalz-Hofmann p. 32), nous sommes tres forces de nous aider par des 
analogies que nous offrent les langues modernes. 

Un exemple caracteristique de ce genre de paralleles est celui-ci . En suedois, on 
emploie souvent dans les injonctions polies une proposition introduite par la con
jonction conditionnelle (ou interrogative) om. Cf. p. ex. Eyvind Johnson, Natt
övning p. 140, oll. un chanteur demande au public de faire silence en disant : «Dm 
jag jör be om en smula tystnad, en smula uppmärksamhet !»  Exprimee de cette 
maniere, la demande devient on ne peut plus polie : le sujet qui parle remet a ses 

6� Der homerische Gebrauch der Partikel ei (Abhandl. d. Kgl. Säebs. Ges. d. Wissensch. 
Tome 6, 1872/3) p. 6. 
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auditeurs de decider s'il peut presenter Ba demande. Le fait qu'il omet la propo
sition principale ne tient pas seulement a ee que celle-ci peut etre suppleee aise
ment a l'aide de la situation : on marque par la en meme temps qu'on n'ose tran
eher net par pure diseretion. Qu' on remarque eependant que, dans le grec post
elassique, s' emploient des phrases introduites par el qui ont une valeur analogue ; 
ef. Sym. Sty1. 4:1, 1 2  "E7:eeov öi p/,xn:fJewv Eav WwOOy;, ce qui est plus poli que 
l'imperatif dans 181 version parallele ibo 40, 14 �.uo eivov xal {}avp,(1nr(n WwOOa7:e. 
Egalement instructive est une eomparaison entre ibo 47, 6 "AÄÄo �E :TtOOW p,vcn:fJewv 
Eav c1xoV(1Y� et la variante dans 46, 7 "Allo p,007:fJew11 Wea6<1a7:e et entre 55, 3 
aMO �E :naea�oeov Eav WeoV(1'!J� et 54,5 aÄM {}avp,a qxJ{3eeov xal E11�oeov c1xoVaa7:e. 
L'ordre des mots - le regime place avant Eav - est le meme que, p. ex. , dans 
I Cor. 6, 4 {3twn"a p,iv oVv Xet7:fJeta Eav EXrJ7:e x-r:Ä. (Blass-Debr. § 475 ; Kühner
Gerth 11 p. 598, 6) et n'est donc pas de nature a provo quer des doutes tellement 
fortes, que l'on prefere eomprendre le regime eomme une proposition prineipale 
elliptique sans verbe attributif, voulant dire je vais rawnter ou quelque chose 
d'analogue. Il est a remarquer d'ailleurs que M. Ljungvik, Beiträge zur Syntax 
d. spätgr. Volksspr. p. 60s.,  a attire l'attention sur le fait que l'on trouve des 
subordonnees absolues de cette espeee dans les papyrus ; cf. Lond. 11 404 (p. 305, 
346 ap. ), 6 Ea11 aot a&v �o"i, "'flete, EÄ{}iv :TteO� ijftä�, "al eM}iw� yet11e7:at .7:0 E(!)'OV, 
Oxy. VI 932 (I1e ap. ),  7 "al Eav �vn avaßijvat, iva E:Tttyvoi� 7:Ov Ö11()'J1, Mich. 
Zen. 29 (256 av. ), 4 i (10t oo"ei (1VV7:aeat55 Mooo[vj11at aV7:fJv (seil. 7:nV övov), 
lva 7:a Cp,fJvea p,e7:ay [a j YWftEV E:Ttl 7:a (1. 7:�) vop,a;, ibo 57 (248 av.), 7 ht oVv 
"al vVv el ftiv �vn aV7:o� a:no (1amoV a:nOftEetp,viJaa; EV7:VXeiV ' oV Ycle E:Ttt7:1j
�et()'JI �v Tjftä� yeaf/Jetv. Des enquetes ulMrieures sur l'emploi de cette construc- . 
tion dans les papyrus pourront probablement mettre au jour plus d' exemples, mais 
il est inherent au caractere populaire meme des phrases elliptiques qu'elles soient 
difficiles a decouvrir dans la langue ecrite, et que des interpretations differentes 
soient possibles. Un passage difficile a interpreter sous le rapport en question se 
lit dans Pap. Oxy. VIII 1 156 (Ille ap. ), 3 :neooijÄDiv p,ot Eaea:ntwv <5 MO 
4>tÄ()'JItxov w� Eve"eV oMywv at7:aetwv el� :n(!iintv ' [Eaj v a&v {}iÄ'!J� aV7:ip [�oV j val 
[n j "al ani 7:ij� np,ij� ["al]. 7:0 :na7:rJp,a :nae' av [7:0V J Äaßiv, E:nl p,iÄÄo [ p,e J v 
XOe7:OV xetav [XLV. Quand M. Wifstrand, qui traite de ce passage dans EI KOT A 
4, 3, rapporte la proposition introduite par Ea11 a ee qui precede, il peut s'appuyer 
sur plusieurs exemples tires de la koine qu'il eite, et OU oVv se presente dans un sens 
affaibli, mais, bien entendu, il est possible aussi - M. W. signale en effet que ce 
passage n'est pas univoque - d'interpreter, ainsi que 1'81 fait M. Ljungvik (1.c.),  
Eav ovv {}iÄ'!J� amip �oVvat n eomme une proposition elliptique du meme type 
que celles qui viennent d'etre mentionnees, et si tel etait le cas, oVv garderait dans 
ee passage sa nuance elassique. Peu clair en ee qui eoneerne la structure grammati
eale, est aussi Pap. Fay. 123 (env. 100 ap.), 9 "al w� [xw {Me Tjpiea� oMy�, Eav 

li5 L'oo.iteur met une virguIe apres �o"ei et fait remarquer dans le commenta.ire : (1vvT(l�a, 
for (1vvm�ov, inßuenced by the preceding &"ei. 
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öo"ij aot, 1'lEP/'pat 1:0 Wt0X00l1 �Iaa:ro� "al 1'€aeaAaßwflEI' 1'0. eA&.öwl1 AV.7COl1 ,  ecl 11 

öoen (lOt. M. Bror Olsson, qui ·traduit ee passage (Papyrusbriefe d. frühesten 
Römerzeit p. 181) eomme suit : Und da ich einige Tage hier bleibe, so sei so gut und 
sende die Quittung von lsas, und mögen wir den Rest des Olivenöles bekommen, wenn 

es dir belieht, voit dans .7CEp,1pat - avec raison, peut-etre - un imperatif 1'lEft1jJE. 11 
est done impossible dans ee cas de decider comment la premiere proposition eon
ditionnelle doit etre appreciee (Ljungvik l.e.) .  Cependant, il est plus aise d'arriver 

a une eonelusion nette coneernant la seeonde. Car l'ordre des mots rend probable 
que Aomo" n'est pas, eomme le suppose M. Olsson, ,qui suit a eet egard les editeurs 

anglais (ils traduisent «the rest of the oil»), complement determinatif de 1:0 EAaÖtOl1 
(ef. Blas&-Debrunner § 270), mais qu'il doit etre rapporte a ee qui suit. Cependant, 

dans le bas grec, Aomo" est souvent synonyme de aVv au sens de «done, par eon
sequent » (Etudes p. 30) . Et si ce sens est applique a notre passage, Aot.7CW ecll1 
öDen aot ne saurait guere etre interprere que eomme une subordonnee absolue,  

qui, de meme que eelles que j 'ai eitees plus haut, exprime une demande polie : 

ayez la bonte donc (de le faire) . 
Bien que ces derniers passages soient done un peu equivoques, il reste, pourtant, 

un assez grand nombre d'exemples tout a fait sftrs, qui montrent que eette maniere 
de s' exprimer s' employait reellement dans le gree postclassique. Cependant, j e  

crois qu'une interpretation naturelle de certains passages de la litterature plus an
cienne montrera que cette ellipse n'a pas ere etrangere au gree elassique non plus. 
Il est vrai que le verbe attributif est ·s' I' epoque classique toujours un optatif, plus 
tard, par eontre, un indieatif ou un subjonetif, mais cette differenee tient s, ee 

que l'optatif disparait graduellement de la langue vivante et, s, son tour, montre 
peut-etre combien eette ellipse etait vivace, puisqu'elle est restee dans le bas-grec, 

malgre qu'on n'ait plus a Ba disposition l'optatif potentiel, qui est si propre pour 

relever d'une fa9Qn delieate le caractere poli et modeste d'une teIle demande. 
Un exemple instruetif de ce genre d'expressions contenant un optatif nons est 

offert par Herodote VII 5. Mardonius eonseille s, Xerxes, qui se prepare s, faire la 

guerre a l'Egypte, de ne pas manquer de" se venger sur les Atheniens : L1e0'1'lOTa, 00" 
ol"o� Ban 'Afhrva{ov� e(!Yaaaf1,i"ov� 1'l0AAa m] "a"d IIe(!Ga� p,ij oV öoiWat öl,,'YJ" TclW 
B1'l0{rpa". aAA'  E l 1:o p,E11 "V" T aVTa .7C(! fJ(Ja o t� Ta 1'lE(! B" XE(!Gl lxEt� . ijp,eeW(]a� 
.i1 \ A" \ 'l: ß ' , , , \ \ , A,,� L I ' "  I uE lYV1'lT011 1:'YJ" E/iOV (!t(]aaa" GT(!aT'YJAaTSS S.7Ct 1:a� L1.v 'I"a�. a e90n aAAa an 

lieu de aAA' Ei dans la famille de manuscrits dite romaine est s, bon droit rejetee 

par Heinrieh Stein 56 pour eette raison que n(!fJa(lot�, si on aeeeptait (UAa, devrait 
etre interprete on eomme exprimant un desir, ee qui ne s' aeeorde en aueune fa90n 

avee le contexte, ou bien eomme un imperatif modeste. Cependant, l'optatif (sans 

ä,,) n'a ee dernier sens qu'a la 3e personne, p. ex .. l(!&t Tt� fJv l"aaT:o� Ewe{1'j 
TexP'Y/'" Si, done, aAA' El est la le90n eorreete, il s'ensuit de ls' que l'optatif .7CefJ(J(lOt� 
n' exprime pas iei un desir - ce qne desire Mardonius, e' est en effet que Xerxes 

attaque l'HeIlade - mais qu'il est potentiel. D'ailleurs, il est a reniarquer qu'il est 

68 Hude, lui-au8si, prefere dU' ei. 
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souvent difficile de distinguer ce genre de 'propositions introduites par Ei de celles 
exprimant un desir et parfois introduites egalement par cette particule, surtout si 
- chose dont je suis absolument convaincu (cf. ci-dessous) - l'optatif doit etre 
regarde comme etant au fond modus potentialis dans ce dernier cas aussi. Chaque 
exemple doit en eonsequence etre minutieusement analyse par rapport au c�m-, 
texte� Il est evident (voir Stein dans le commentaire au sujet du passage dont je 
viens de m' occuper ) que nous avons affaire au meme genre de propositiöns eon
ditionnelles dans Herod. VII 235 ib ßautl.eV, ei fliv �� uvflpovÄelJeal fl0l, Tletr 
(}Vflro�, �beat6v fle aol ean cpeuCetv T() äeunov . e i Ti7� vaVt:""i7� (Jt:ecrrl,i7� vi� 
Tetrpeooüu; dTlOaTEI).el,a� bd T�V Aaxatvav xroerrv (cf. le sued. «om du skulle 
skicka, etc. ») et ibo 160 E i  TOO pe" 7€eCoij vflei; �yi Ota{}E , TOO �i vavt:t?'OO f:yw · 
ei �i Vfliv 1}�� TOO "crra {}uAaaaav 1}yeflovWetv, TOV mCoo f:yw {}i)'w. Dans 

ces CRS aussi, il s'agit de conseils (propositions), et il n'y a done pas lieu de trai
ter ces passages d'une autre maniere que le precedent. Important pour l' appre
ciation de ce genre de propositions en tant qu' exprimant un conseil modeste est
une amplifieation par Tl, p. ex. dans Xen. Conv. 11 3 Tl aJv Ei "at flveov n; 
�fliv eviy"at, lva "at w<..OOlq. E(Jt:"wfle{)a; Arist. Nub. 154 Tl MjT' üv, he(!O'P Ei 
TlV{}ow Ero"euTov; I cpfj6'Pt:tal'a (cf. le eomm. de Wilamowitz au sujet de Eur. 
Her. 1074 et van Leeuwen a. propos de Lysistr. 191 ). A mon avis, la proposition 
introduite par Ei sans la moindre trace de proposition principale est de date plus 
ancienne que la construction dans ces passages : elle a sans doute pu etre employee 
des le moment Oll la langue n' etait plus reduite a. se servir de la seule maniere 
paratactique pour enchainer les phrases. Mais l' amplification par une proposition 
principale nous rend plus facile de comprendre la nuance de la phrase elliptique 
dont il s' agit. 

Plus haut, j 'ai donc pretendu que les propositions introduites par ei (eu'v), 
contenant un indicatif (subjonctif) et exprimant une injonction polie, etc.,  qui 
s' emploient dans le grec postclassique, ont ere devaneees, a l' epoque classique, par 
des propositions introduites par ei et eontenant UD optatif. Quand, a ce propos, 
je n'ai pas fait mention des exemples tires d'Homere que cite Stein au sujet 
d'Herodote VII 5, c'est parce que je erois devoir soumettre a UD examen parti
culier diverses sortes de propositions elliptiques introduites par ei qu' emploie 
Homere. 

Quelques savants, et parmi eux surtout L. Lange57, ont pense en effet pouvoir 
decouvrir des restes d'une parataxe primitive dans la periode eonditionnelle et, 
sous ce rapport, ont traite de certains passages d'Homere d'une autre maniere 
que l'accoutumee. Ainsi, on est presque generalement d'avis que Lange a prouve 
reellement que les phrases exprimant UD desir introduites par Ei ne doivent pas, 
comme on a eru auparavant, etre comprises comme des phrases conditionnelles 
elliptiques, mais que, bien au contraire, les subordonnees hypothetiques sont nees, 

i7 Voir ci-dessus, p. 169. Cf. aussi Delbrück, Der Gebrauch des Conjunctiv8 und Optativs . 
im Sanskrit und Griechischen (Syntaktische Forschungen I) p. 7088. 

' 
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d'un cöw, de phrases exprimant un desir et de l'autre de «einrä.umende Fall
setzungssätze» (cf. Kühner-Gerth I 228, rem. 2) . Il est en un sens etonnant que 
les resultats auxquels Lange est arrive dans ses recherehes aient · gagne tant 
d'approbateurs, car un examen attentif montre bientOt qu'il procede assez subjec
tivement dans l'interpretation des exemples dont il traite, ou, autrement parlant, 
qu'il ne part pas. du cas en presence sans idees precon9ues pour arriver ainsi a; des 
conclusions d'une porree generale. Que sa these n' en ait pas moins eM tant 
applaudie, s'explique, je pense, en partie par le fait (cf. ci-dessus p. 168) qu'elle 
n'opere pas avec la notion elliptique si decriee. Aussi certains savants ne semblent
ils pas avoir- voulu comprendre combien il est scabreux de reconstruire la parataxe 
primitive, en partant des epopees homeriques Oll la formation de phrases hypo
tactique a atteint un si haut degre de perfection. Il va sans dire que c' est d'une 
main tres delicate qu'on devrait traiter· ce genre de problemes. 

Sans doute, si on etait sUr de l' etymologie de la particule ei, cela nous aurait 
fort aide a surmonter la difficulM que j 'ai indiquee. Malheureusement, cependant, 
on ne peut avoir recours qu'a. des hypotheses assez incertaines et peu suggestives. 
Une opinion ancienne (cf. Delbrück, Conj . u. Opt. p. 70 ; Lange p. 15) associait 
le mot en question avec le theme sm, l' osque svai = le lat. si. De ce theme, qui, 
selon Delbruck, 1. c . ,  n'avait pas originairement un sens reflechi, ei serait un loca
tif au sens primitif de «am genannten Orte », « zur genannten Zeit», «auf die 
genannte Weise». Ailleurs (p. 178), Lange definit ei tout simplement comme «eine 
zur Einleitung von Wünschen und Fallsetzungen geeignete interjectionsartige 
Partikeln. En tout cas, il est convaincu non seulement que cette particule introdui
sait a. l' origine des propositions principales, mais aussi que les poemes homeriques 
nous en fournissent des preuves certaines. 11 est d'avis meme que ei dans w� Ei 
« bloß als Exponent der Fallsetzung fungiert» , et aussi que &e dans w� öre a un 
sens indefini (( irgend einmal n) , desapprouvant ainsi Antenrieth, qui, bien judi
cieusement, compare ces expressions avec «wie wenn» et « wie wann» en allemande 
Meme Kühner-Gerth, qui, d' ailleurs, �:mt pris les enquetes de Lange comme base 
de leur expose de l'origine des propositions introduites par ei, ont pourtant 
exprime �e 'opinion divergente a cet egard (11 p. 492, rem.). Maintenant, ei est 
presque generaiemenM8 regarde comme locatif du theme pronominal o-/e- 'celui
ci, lui ' (Boisacq, Dictionnaire s.  V. Ei; Brugmahn-Thumb § 605), el (ai, �) 
ayant primitivement signifie ' in  dem Fall, unter den Umständen, so '. Cette ety
mologie, elle non plus, ne s'eleve guere au-dessus du niveau des hypotheses incer
taines. Au point de vue de la phonetique historique, elle est sans doute irreprehen
sible, mais le sens suppose est si maigre, qu'on ne saurait guere se fonder sur une 
base tellement incertaine59• 

58 Cf. pourtant Martin P. Nilsson, Die Kausalsätze im Griechischen bis AristoteIes 
( =  Schanz, Beiträge z. bist. Synt. d. grieche Sprache, Heft 18) p. 43, n. l. 

51 Brugmann.Thumb, I.c., regardent comme on ne peut plus probable qu'il doit y avoir 
un rapport historique entre El et l'adverbe vedique agil ' ainsi ' ,  forme du meme theme 
verbal. Voici ce que m'ecrit 8. ce sujet M. le prof. HeImer Smith : d.e mot aya (cf. Wacker-
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Mais quand meme la base etymologique du mot aurait un sens plus marque, il 

n'en serait pas moins difficile de prouver A l'aide d'elle seulement que les proposi
tions optatives introduites par El sont primitivement des propositions principales. 
Car il parait fort etrange que Brugmann, qui fait remarquer dans Syntax des 
einfachen Satzes p. 199, sous la rubrique V crselbständigte abhängige Sätze, combien 

il est commun dans plusieurs langues indo-europeennes d' exprimer un desir au 
moyen de «wenn-Sätze», ne croie pourtant pas devoir ranger dans la meme cate

gorie les propositions optatives introduites par El. J ustement le fait allegue par 
Brugmann, plus qu'aucun autre, montre, je  pense, qu'il y a une tendance generale 

a rendre l' emotion vive d'un desir par une phrase elliptique du genre en question. 
Ainsi, p. ex.,  les propositions optatives introduites par O'm, demunies de proposi

tion principale, sont communes en suedois, meme dans la langue ecrite60• En 
]atin, il est vrai, on trouve assez rarement des propositions optatives introduites 
par si, et pas avant Virgile (Schmalz-Hofmann p. 569), mais elles sont en revanche 
d'autant plus frequentes dans les langues romanes (oh si et 0 se). Il est en veriM 
difficile de comprendre pourquoi les propositions grecques introduites par -Ei qui 
expriment un desir ne doivent pas etre appreciees de la meme maniere, au lieu 
d' etre regardees comme des propositions principales primitives. 

La mefiance que nous inspire l'hypothese de Lange est encore accentuee, quand 

on observe que beaucoup de passages homeriques sur lesquels il s'appuie dans son 
argumentation peuvent ou doivent etre interpretes d'une autre maniere. Il  est 

inutile de nous occuper de tous ces passages, et je me contente de quelques 
exemples significatifs, commen9ant par lliade 16, 558 (c'est Patrocle qui parle aux 
deux heros Aias) "E'iTat a'V1](!, ö� n(!WTO� EO',tJ1aTo TEixo� �xatWl', I Eaen'YJoow . a11' -

" ,  , _().1 ' '1 ' I ' , , " ' '1  ' --Q. , , .. , I Et  p,tl' ae t" t O'O' a t p, E-u EAOVTE� TEVXEa T rop,oul' rupEAOtp,�-va "at TL'V ETat(!W'II 
aVToV ap,vvop,t'Vro'V öapaO'a{p,ef}a 'll'YJ1b xa1"ep. Lange et, de meme, Ameis-Hentze, 
qui, la plupart du temps, adoptent ses interpretations, sont d'avis qu'on est ici 
en presence de propositions optatives. Il me parait que l' emotion forte qui est 

nagel, Altindische Grammatik III p. 518), qui est instr. fern. (sing.) ,  s'emploie en vedique 
egalement comme adverbe. A mon avis, cette derniere fonction peut tout naturellement 
s'expliquer par l'omission, devenue usuelle, d'un substantif feminin. Par consequent, quand 
le commentaire, au sujet d'un des passages cites a ce propos par Brugmann-Thumb, a 
savoir Rgv. III 1 2, 2 ayd pätam imam S'ldam ' so trinkt diesen Saft ' ,  supplee väcä( = ' voce ' )  
et traduit : ' exhortes par l'invoc&tion que je vous fais', cette explication peut etre juste 
egalement au point de vue de l'histoire linguistique de l'expression. En tout cas, il me semble 
assez peu justifie de rapprocher aya. feminin instrumental qui ne montre pas l'ombre 
d'une tendance conditionnelle, du locatif masculin (ou neutre) Ei (*El ? cf. nei, etc.) ,  qui . 
des Romere, pourtant, fait fonction principalement de conjonction du genre en question. » 
Voila ce que dit M. Smith. D'autre part, pour-ce qui est de ei �' äye, qui s'emploie comme 
phrase introductive dans les propositions imperatives, et qui est ordinairement cite comme 
une preuve de plus par les partisans de l'hypothese de Lange concernant l'origine des pro
positions introduites par ei, il me semble qu'on a UD peu exagere l'importance de cet argu
ment. Car il est possible que ei, dans la phrase en question, soit un autre mot que dans les 
propositions exprimant UD desir (cf. Brugmann-Thumb p. 617, n. 1 ;  Kühner-Gerth II 
p. 485, la note), ou bien l'emploi usuel dans ces dernieres propositions, qui, a mon avis, 
sont elliptiques, certes, mais tres affectives, peut avoir donne naissance au sens special de 
ei dans Ei d' äye. 

80 Cf. Ostergren, N usvensk ordbok s. v. om. 
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propre a. ce genre de propositions est etrangere au style de ce passage, ou Patrocle 
indique en detail (au moyen de trois verbes coordonnes) ce qu'on devrait faire. 

Probablement, Heinrich Stein a raison, qui, au sujet de Herodote VII 5, dans son 
commentaire dont j 'ai deja fait mention, traduit : « 'wie nun wenn wir ihn schän
deten ? '  d. i .  'wohlan laßt uns ihn schänden ' ». Une injonction polie, donc, du 

meme type dont j 'ai traiM plus haut (p. 169ss.) .  Les heros homeriques, comme on 

sait, ne manquent pas de politesse ; cf. Wackernagel, Vorle�. Synt. I 43, au sujet 
de la phrase commune ro� av Erw Emw, nE(1)Wfte{}a 1tavrE�. Il faut reco·nnaitre, ce
pendant, qu'il n' est pas aussi aise de definir la nuance de la proposition introduite 
par El dans le cas en question que dans celui de Iliade 12, 322 cL nmav, El p1v Y<Xe 

, 1 _  " j. ' , ' ' M.  ' 1 1  " -" {} ' , ., _0.' ., 1tOMp,av 1tE(!t TOVUe groyOV7:E atet V'I p,eAAOtp,ev u')"YJ(!W � a avaTW .T E E(J(JE(TU' . avTE 
xtp aUro� E'Vl 1t(!(fnotGt p,axolP,rrv ' ME XE (JE GTellotp,t p,axrrv E� uvlJulvEt(!av " viW 
�' Ep,1t'YJ� YUe XijeE� EVJEGT{iGtV {}avaToLO , p,v(!lat, ä� OOX EGTt qJVyE'iv ß(!OTOv aiJlJ' 
maAV;at, , ioftev. Comme on le voit, un syllogisme ordinaire au moyen des par

ticules El p,b . . .  oV-rE • • .  Me . . .  viW lJe, qui ne permet en aucune fa90n de com
prendre, a la maniere de Ameis-Hentze, El p1v YUe comme introduction d'une 

proposition optative. Lange, lui-meme, n'a pas pu ici se resoudre a faire une affir
mation tellement hardie : selon lui (p. 61), la proposition introduite par El appar

tiendrait au groupe «Bedingende Fallsetzungssätze», terme inutile, a mon avis, 

car, pratiquement, celles-ci ne sont pas autre chose que subordonnees hypothe
tiques. Cf. encore Odyssee, 12, 1 12 El lJ' äYE m] p,Ot ToVTO, DEa, V'YJp,E(!TE� Evl(]nE�, , 
Ei nw� TijV oÄo1}'V p1v VtcEX1tf.!<XP1'ryOtp,t XdevßlJtv, , TijV lJe x' ap,V'Valp,'Yj'V, ÖTE p,ot 
(]{VOtTO y' hat(!av�, ou Delbrück, Conj . u. Opt. p. 237, comprend l'optatif {mEx
neoqnJyotp,t comme exprimant un desir (<<belehre mich, auf diese Art möchte ich 
wohl vermeiden) ) , tandis que, selon Lange (p. 117), la proposition en question 
doit etre un Fallsetzungssatz, «immerhin möchte ich irgendwie der Charybdis 

entrinnen». Il faut sans doute designer l'un et l'autre comme de pures fantaisies, 

et c'est avec raison que Ameis-Hentze, qui regardent e'l nw�, etc., comme une 
incidente, traduisent ces mots par ob irgendwie . 

. Un terme cree par Lange et accepte par Ameis-Hentze est celui de propositions 

optatives indirectes .  Ils cherchent avec plus ou moins de succes a appliquer ce 
�-. terme a plusieurs passages d'Homere. Cf. p. ex. lliade 23, 38 oE lJ' öu lJij 'XAt(]l'Yj'V 

" A ' Tt: " " , , 1 "M"""'C). , '1 , " , .L1.yap,Ep,vavo� t�OV LOvrE�, avTt'Xa 'X'YJ(!VXE(](Jt Atr v'f'uOYYOUIt 'XEI\.EV(]aV ap,VJt 1tV(!t 
GTij(]at T(!bto�a p,eyav, cl  nEnl{} o t Ev , Il'f}ktlJrjv AoV(]a(]{}at MO ß(!OTOV alp,a-,;o
evTa, au sujet de quoi Ameis-Hentze font remarquer : «Wunschsatz aus der 
Seele der Fürsten) .  Ici encore, ils suivent Lange, qui (p. 101) rejette l'explica
tion de scol. B., selon la quelle le passage serait a rendre par wenn für den Fall, 
daß sie ihn beredeten. Encore plus tire par les cheveux est le commentaire au sujet 

de Odyssee 2 ,  340 E'V �E nl{}ot o'ivow naAaLOV 1}&noTolO , E(]Taaav . . .  , Ei 1toT' 
"O&(J(]eV� I oixalJe "" O(]T1}(]Ete 'Xal äAYEa nOAAcl p,orfJ(]a�. Comme le sujet de la 

proposition principale est constitue par les pots de vin dans le depot d'Ulysse, 
Lange (p. 93) pense qu'il est possible que ceux-ci soient personifies, mais il finit 
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par supposer que c'est le desir de Ev"vxleta (dont rien n'est dit avant le v. 347), 
qui est rendu ici dans la forme indirecte. De meme, on se donne des peines -inutiles 
pour trouver le sujet qui exprime un desir dans Iliade 18, 320 '0 �e T' äxvvrat 
vUTeeo� E)':fMJV, 1 xo'ua �e T' äy>ee' E7cij).:{}e "er' avieo� lxvt' EeEVVWV, 1 ei  llof)ev 
E�eveo t ·  p,uÄ.a yUe �ei",v� xoÄ.o� aleei. Cf. Ameis-Hentze (qui suivent l'exemple 
de Lange p.  100) : «Nur hier Wunschsatz aus den Gedanken der Löwin. »  D'ail
leurs, n' est-il pas aussi etranger a la realite de parler de propositions optatives 
indirectes que c'est d'operer, comme font certains savants, avec la notion de 
phrases exclamatives indirectes 1 On peut sans doute se rallier a l'avis critique de 
M. Martin P. Nilsson, que, dans Die Kausalsätze (v. ci-dessus p. 173, n. 58) p. 61, 
en discutant Iliade 2, 320 fJ",e� ö' EUTa6Te� ()avp,uCop,E'P, olov ETvXfh], il exprime 
en ces termes : «Was die Erklärung, daß dies ein indirekter Ausruf sei, besagen 
soll, verstehe ich nicht. » 

Je suis donc d'avis que la difficulte qu'on trouve a expliquer d'une maniere 
naturelle certains exemples en partant de l'hypothese de Lange aurait du inviter 
a traiter cette hypothese avec plus de prudence que cela n'a eM le cas. En verite, 
il est etrange et a plaindre qu'on ait tenu si peu compte de la critique empreinte 
de comrrwn sense que lui a faite W. W. Goodwin dans Syntax of the moods and 
tenses of the Greek verb (Appendix I p. 371 ss. )61. Dans sa discussion de l'opinion 
de Delbrück, suivant la quelle l'optatif aurait originairement marque un desir, le 
sens potentiel etant par consequent secondaire (cf. Brugmann-Thumb § 566, rem.), 
il fait remarquer (p. 376) que la seule preuve de quelque importance est precise
ment l'affirmation de Lange, selon laquelle, dans les propositions a l'optatif intro
duites par Ei chez Romere, il est encore possible de decouvrir les traces du deve
loppement graduel de l'incidente conditionnelle a partir de propositions principales 
ou l'optatif exprime un desir. C'est avec raison que Goodwin attache une grande 
importance au fait que l'ouvrage de Lange est incomplet, puisqu'il ne s'occupe que 
des propositions optatives introduites par ei et qu'il n'indique pas le moins du 
monde comment on pourra trouver des points de contact avec les incidentes con
ditionnelles a mode different. Que I' on compare, p. ex. , Iliade 17, 561 ei yUe 'Afh7v'YJ 1 
�0{'YJ xdeTO� Ep,O{, {JeMmv �' WreeV"ot Eemfrv · 1 Tcp xev ErW y

' EfHAotp,t llll(!eUTaftE
vat "al ap,v"etv I IIaTeO"Mp avec Odyssee 4, 732 ei 'Yae Erw llvOop,'YJV TamrJV 000v 
oep,alvona . I Tcp xe p,dJ..' 11 xev lp,ewe "al E(J(JVp,evO� xee oooio, 1 11  "i "e TefJvr}
"viav . Evl ftEYQ.eOWtv lÄ.emev. Si, comme fait Lange, on presume que Ei · yQ.e 
avec l'optatif, dans le premier exemple, soit, de meme que la proposition sui
vante introduite par TCP, originairement une proposition principale, il faut sup
poser la meme chose pour Od. 4, 732. Mais alors se pose la question de savoir 
comment, dans ce dernier cas, l'indicatif en serait venu a exprimer un desir, 
d'autant que, chez Homere, l'optatif est aussi employe pour exprimer un desir 
non realisable dans le present Oll dans le passe (Kühner-Gerth I p. 226 ; Brug-

&l Cf. 8& preface p. VI et le compte-rendu de D. B. Monro da.ns Cl&88. Rev. 4 ( 1890), 
pp. 261-263. 



Phenomenes linguistiques du vieux grec dans le grec de 1& baBBe" epoque 177 

mann-Thumb p. 579). En Im-meme; I'indicatif, bien entendu, n'a rien a voir avec 
la nation du desir, et il me semble peu probable que, ainsi qu'on suppose chez 
Brugmann-Thumb p. 579, Ia particule Ei, si elle avait originairement eu le sens de 
«ainsi», eut suffi pour marquer que l'indicatif exprimait un desir. Par contre, 
si on presume une " construction de phrase elliptique, l'indicatif s'explique d'une 
maniere aussi simple que naturelle. 

n ressort de ce qui suit, entre autres choses, a quelles absurdites l'hypothese de 
Lange peut aboutir, si on veut l'appliquer d'une maniere consequente a toutes les 
sortes d'incidentes conditionnelles. Comme on sait, il est tres commun - le pheno
mene en question apparait des Homere - que, si deux propositions condition
neHes sont mises en contraste au moyen ' de Ei (la:,,) pi" . . .  Ei �e p,�, la premiere 
n'a pas d'apodose (Kühner-Gerth 11 p. 484) . A celui qui envisage ce phenomene 
d'une maniere naturelle, il parait presque evident que l'apodose doit etre suppleee a 
l'aide du contexte, et on est en effet generalement d'avis qu'il s'agit ici d'line ma
niere de s' exprime� elliptique. n faut donc regarder comme une innovation sensa
tionnelle que M. Ture Kaien, dans un ouvrage publie recemment, Selbständige 
Finalsätze und imperativische Infinitive im Griechischen 162 p. 9, avance un avis 
different, traduisant, p. ex. , Hippocrate, n. T. t-n. na{}. 7 (VII, 184 L.) "1}v p,ev 
oih;w e'YJtC1� · I}" �e ft�, �eaftt,qj rfj "aTan).aO'C1ew, "al l" ai{}e'n "olpa(J{}w par 
und so mag der Patient auf diese Weise Erleichterung finden; so Gou nicht will 
(= wenn nicht) , sollst du ein Pflaster von kalter Lehmerde auflegen, und er soll unter 
freiem Himmel zu Bett liegen. 11 ressort de cette traduction que M. Kaien regarde 
la premiere proposition introduite par Ei comme principale, la seconde, par 
contre, comme subardonnee (cf. Brugmann-Thumb p. 582 d). Mais ce n'est pas 
tout. Malgre son aversion pour la notion de l 'ellipse, il n'en opere pas moins avec 
cette notion, en traduisant ei �E ft� par so Gott nicht will. On peut se demander 
quel rapport Dieu a avec ce contexte. Si M. Kaien vise a expliquer l'emploi de p,fJ, 
j e  dois reconnaitre que je ne comprends pas"comment l'intJioduction de la volonte 
de Dieu - comme Un"veritable deus ex machina - pourrait justifier la negation en 

" questiori. Si on Ia compare avec l'opinion ancienne conc�rnant la construction de 
phrases dont il s'agit, la these de M. Kaien parait certainement plus compliquee, 

,.-, moins «commode», mais en aucune fac;on plus acceptable. 
Pour retourner aux phrases exprimant un desir e� contenant un optatif, il y a 

un argument de plus qui parle en faveur de la nature elliptique de ce geme de 
phrases, a savoir le fait qu'il est possible de regarder l' optatif dans celles-ci 
comme ayant primitivement la meme valeur que l' optatif dans des incidentes hypo
thetiques regulieres et ainsi de resoudre d'une maniere simple un probleme qui, 
par ailleurs, parait assez complique. Cf. Brugmann-Thumb (p. 582), selon lesquels 
les propositions hypothetiques a l' optatif et intrOduites par Ei auraient une double 
origine : des l'epoque la plus ancienne, il y avait eu en grec des incidentes intro
duites par ei conjonction et a i' optatif potentiel. A vec les propositions de cette 

11 Ouvrages publies par K. Humanistiska Veten81cap8samlundet, 34, 2. Upsal 1941. 
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espece, les propositions principales primitives Oll ei signifiait «ainsi » et I'optatif 
exprimait UD desir se seraient fondues, ce qui se serait fait, lorsque ces dernieres 
propositions en etaient venues a dependre d'une autre proposition et de ce fait 
avaient acquis le caractere de propositions conditionnelles . . 

n ressort donc de ce qui precede qu'on n'a pas, a mon avis, donne de raison 
serieuse pour envisager les propositions grecques exprimant un desir et introduites 
par Ei (ei yae, eiDe) d'une autre maniere que les «wenn-Sätze» qui, dans les 
langues modernes indo-europeennes, ont une fonction analogue63• Rien, en effet, 
ne nous autorise a croire que les facteurs psychologiques qui ont joue un role dans 
la naissance de propositions abregees dans les langues modernes, et dont un des 
plus importants est «die zerstörende Wirkung des Affekts » (Hofmann, Um
gangsspr. § 51),  n'ont pas exerce leur influence de temps immemoriaux. Aussi 
y a-t-il lieu de s'opposer, quand Bru gmann , Synt. d. einf. Satz. p. 199, fait la 
distinction entre les propositions optatives introduites par ut (utinam) en latin et 
le meme genre de propositions introduites par q'tre dans d'autres langues et qu'il 
designe comme (cverselbständigte abhängige daß-Sätze». Selon lui, le ut qui exprime 
un desir serait demonstratif = av. uiti et signifierait «ainsi», tandis que M. Hof
mann (Schmalz-Hofmann p. 569), qui rejette cette etymologie, part du sens inter
rogatif de «comment » et que Ernout-Meillet, Dictionnaire etymologique de la 
langue latine (Paris 1939) ,  s.v. utinam, ne tentent pas de donner une etymologie 
et se contentent fort prudemment de constater qu'il s'agit d'une particule intro
duisant un desir «(puisse-t-il arriver quell) . Il est evident que certains philologues, 
dans leur empressement a chercher a tuer la notion de l' ellipse, se montrent assez 
modestes sur le chapitre des etymologies bien nettes et certaines, et qu'ils trans
forment des subordonnees en principales originaires aussi facilement qu'on de
voilait, il y a peu de temps, des saints catholiques comme etant des deites antiques. 
Cf. encore l'ouvrage ciM ci-dessus de M.  Kaien, Oll il pretend que les propositions 
re garde es generalement comme elliptiques64 introduites par önror; et l"a (cf. p. ex. 
Brugmann, Synt. d. einf. Satzes p. 207 ; Kühner-Gerth 11 p. 376, rem. 6) n'ont 
jamais ete en realiM autre chose que propositions principales. L'etymologie de ces 
particules (celle de l"a est d' ailleurs incertaine), cependant, ne parle guere en 
faveur de l'hypothese de M. Kaien. On peut meme affirmer que, si son observa
tion que les propositions absolues introduites par linor; et l"a ont eM originaire
ment plus affectives que l'imperatif, est juste (0. c. pp. 110 et 95), c'est la une 
raison de plus pour ne pas abandonner l 'opinion ancienne concernant la nature 
elliptique de ces propositions. Cf. Hofmann, Umgangsspr. p. 51 : «Auch der 
Befehlston kann die Setzung eines Verbums imperandi ersparen, z. B.  Plaut. 
Bacch. 739 tu ab eo ut caveas tibi ! »  Cette sorte d'exemples d'une ellipse 'Sont si 
limpides, que toute autre explication demande de tres fortes raisons pour pouvoir 

83 Cf. aussi le gr. mod. äJ.tnoTE r Ap.noTE "cl yl"1J amo mW U� !). 
U L'appellation «verselbständigte»  pour ce genre de propositions veut dire au fond la 

meme chose qu'elliptiques. 



Phenomenes linguistiques du vieux grec dans le grec de la basse epoque 179 

etre acceptee. Mais il y a d'autres exemples moins cla.irs. Ev. Math. 26, 50 halee, 
E�' Ö llUeet, passage qui a ete longtemps controverse (cf. Blass-Debrunner § 300), 
en est uno A present, je pense, on est assez generalement d'avis qu'il faut suppleer 
ici un imperatif, llo{rj(1D'P ou quelque chose d' �nalogue (cf. la version suedoise : 
«Min vän, gör vad du ar här för att göra»). A cette opinion, qui est appuyee par 
une vieille tradition, s'oppose principalement un� autre, selon laquelle le relatif 
aurait un sens interrogatif: bp' ö equivaudrait a bd 'rl (cf. Arist. Lysistr. 1001 
bd 'rt lla eeoTB ()eveo). Le fait que cette hypothese ait pu jouir d'une certaine 
popularite pendant quelque temps65, est sans doute du en grande partie a cette 
aversion pour Ia. notion de l'ellipse que j 'ai relevee dej a. On a cherche a eviter 
d'operer avec cette notion en interpretant e�' ö naeet comme une proposition 
principale. Auu fond, on a donc agi a ce sujet de la meme maniere que Lange, lors
qu'il cherchait a prouver que les phrases optatives introduites 'par Bi n'etaient 
pas des ellipses. Une construction elliptique du type de E�' ö nUeBt, est-ce donc 
chose si etrange qu' on doive forcement, comme fait M. Crönert dans Gnomon 4 
(1928),  9O A. 3, Y voir une expression «der östlichen Umgangssprache » ?  A coup 
sUr, non, car cette maniere de s'exprimer n'est pas plus sensationnelle que Arist. 
Plut. 1200, on la question de la vieille femme languissante d'amour i&v ()' aVvExa 
�ÄDov a la forme d'une incidente relative. Bien que ces mots ne se rattachent pas 
a ce qui precede immediatement, l'interpelle ne peut pas hesiter un moment sur 
le sens, car, d'abord, il est au courant de la situation, et puis il entend au ton de 
la vieille quelle proposition principale il doit suppleer. Cf. Arist. Lysistr. 101) ö TL 
{JoVÄet ye OV, ibo 1019 &.U' Brav {JoVÄTJ OV, Xen. An. V 8, 10 �On6(]a ye {JoVÄeTat. 

66 Le passage suivant, qui est cite par Knopf-Krüger, Ausgewählte Märtyrerakten p. 13 
( §  44) : lyw �i bl Ö :lUJ.(!EtP.'� a, lui aussi, ete compris par Harnack comme une question (voir 
Gebhardt-Harnack, Texte U. Unters. III p. 452). 
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