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V i C L A V M A C H E K 

V E R B E S S L A V E S P O U R D É S I G N E R L E S C I N Q S E N S * 

L a psychologie scientifique discerne d'une façon préc ise les c inq sens et emploie 
pour leur fonctionnement des termes précis . Mais — on le sait bien — l a langue 
populaire p r o c è d e i c i avec beaucoup plus de l i be r t é : i l y a des cas o ù elle emploie 
les m ê m e s expressions pour des perceptions dif férentes , c ' e s t -à -d i re que parfois 
elle leur donne à l a légère u n sens d i f fé ren t : ( I l ne faut pas s ' a r r ê t e r sur les dép l ace 
ments 1 d u type de xzvnov ôêôoQxa, cunctus au tem populus v idebat voces et 
lampades et soni tum bucinae; êecogel ûÔQvfiovvidet t u m u l t u m ; loca v i d i 
reddere voces; mugire videbis terram. O n di t „ j ' a i v u le b ru i t " , c ' e s t -à -d i re les 
gens faisant d u brui t . I l y a donc une m é t o n y m i e courante, négl igeable . ) Chez nous 
autres Slaves ce sont C. Sercl et K . M o s z y n s k i 2 qu i ont p o r t é leur at tent ion sur ces 
changements. 

D ' a p r è s K . Moszynsk i , les termes i nd igènes communs sont i c i cuti, vidéti et 
slySati. L e premier d'entre eux dés igne , d i t - i l , toutes les perceptions e x c e p t é celle 
de la vue; le seconde r ien que l ' idée de vo i r ; le t r o i s i è m e sert avant tout à dés igner 
la perception de l 'ouïe , mais non rarement aussi celle de l 'odorat, parfois m ê m e 
celle d u g o û t . L e premier et le t r o i s i è m e sont u t i l i sés aussi pour dés igner le pres
sentiment. 

O n essaiera i c i d 'examiner les dits termes d u point de vue l inguist ique de m ê m e 
qu 'on touchera les questions surgissant de l a m a t i è r e , pour distinguer s i l ' é t a t 
des choses slaves r e p r é s e n t e quelque chose de commun, d 'universel, et quelle en 
est l a cause. 3 

I . P o u r dés igner l a f acu l t é de voi r , c'est chez les I n d o - e u r o p é e n s l a racine ven
des l ' a n t i q u i t é . Chez les Slaves jusqu ' aujourdhui : c'est le verbe vidq vidéti. 

D ' a b o r d i l est à noter u n curieux archaisme. Certains verbes exprimaient 
à l 'origine non pas l ' a c t i v i t é d u sujet, ma is b ien l a circonstance que le sujet est 
atteint par u n p h é n o m è n e e x t é r i e u r à l u i , que le sujet est u n „ p a t i e n t " et non pas 
u n ,,agent". Celu i qu i vo i t ne fait pas une act ion, u n acte, mais c'est l ' image d 'un 
objet qu i frappe se r é t i n e . D o n c l a v i s ion est p r é s e n t é e „ c o m m e une perception et 
non comme u n acte" (Vendryes). Ceci vau t bien pour l a racine veid-. E n l a t i n 
video signifie „ j e v o i s " a u sens le plus large. Mais l a valeur ancienne a p p a r a î t 
encore dans mihi vidêtur „ i l m ' a p p a r à i t " . L e m ê m e emploi se trouve aussi, à co t é 
de l 'actif, en slovaque vidi sa mi (le réf lexif au l ieu de l 'ancien moyen-) = i l m 'ap-
p a r a î t , i l me semble. 

L a racine veid- é t a i t „ a o r i s t i q u e " à l 'or igine, 4 c ' e s t - à -d i r e elle n ' é t a i t domici l iée 
que dans l 'aoriste, ne servant q u ' à c o n s t a t e r (ou a n n o n c e r ) purement et 

• Dédié à V. Chmdaf, professeur de psychologie à Bmo, » l'occasion de son 60imt anniversaire. 
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simplement que le sujet de l a proposi t ion a v u quelque chose ou quelqu'un, donc 
sans autre nuance quelconque de signif icat ion ( d ' é t o n n e m e n t , de cur ios i t é etc.). 
L e fait que l a N r a c i n e veid-'(k l 'aoriste, naturellement, au degré zéro vid-: 
EIÔOV < e-vid-om, skr . 3. sg. d-vid-a-t) é t a i t aoristique, veut dire qu'elle ne 
servait pas, à l ' é p o q u e l a plus ancienne, à fournir le p r é s e n t . Ceci r é s u l t e de ce que 
les formes d u p r é s e n t , dé r ivées de cette rac ine- là , d i f fè ren t d 'une langue à l 'autre 
ou qu'elles font totalement d é f a u t . D o n c le p r é s e n t de veid-, s ' i l existe dans une 
langue d o n n é e , est une formation manifestement plus jeune que l 'aoriste 
*e-vid-o-m. E n slave, le verbe fut r a n g é dans le groupe ca r ac t é r i s é par i/é (classe 
I I I 2: trpëti), 3. sg. vid-i-tb, inf . vid-ë-ti. Ceci correspond à l ' é t a t l a t i n : le suffixe 
slave -i- d u p r é s e n t provient de -ei.s Pour tan t , on pourrai t dire, les anciens Indo
e u r o p é e n s exprimaient l ' idée de 'voir ' aussi au p r é s e n t ! B i e n sû r : nombre de 
verbes y servaient (en slave c ' é t a i t zbrëti gledëti divati smafrëti patriti), mais i l 
semble b ien que ces autres verbes, à c o t é de l a simple idée de voi r , exprimaient une 
certaine nuance: le regard é t o n n é , s tupé f i é , curieux, investigateur, p le in de 
soll ici tude etc. 8 A u s s i comprendra-t-on le fait que tes p r é s e n t s dé r ivé s de veid- ne 
p o s s è d e n t pas de p ré f ixes d é t e r m i n a n t de plus p r è s l ' ac t ion de vo i r ou bien, s ' i l y en 
a de tels (p. ex. les p ré f ixes servant à d é t e r m i n e r l 'aspect), sont visiblement 
jeunes: ainsi v . - s l . u-mdëti (perfectif) semble ê t r e plus jeune que vidëti;7 tch . ne-
dovidëti ' ê t r e myope ' est jeune sans aucun doute; l a m ê m e chose vau t de lat . 
prô-vidëre ' p révoi r , ê t r e p r é v o y a n t , pourvoir q n de qch' . I l existe, bien entendu, 
lat . inrvidère 'envier' (inmdia n'est pas seulement envie, mais aussi haine,, impopu
la r i t é ) et s i . za-vidëti 'envier', ne-navidëti ' ha ï r ' ; mais ce sont les significations qu i 
d i f fè ren t bien de l a not ion de 'voi r ' ; on les t ra i tera plus lo in . Disons tout de suite 
qu 'on les s é p a r e r a de veid- de sorte q u ' i l sera possible de r é p é t e r que l a racine 
veid- ne servait q u ' à constater l a simple act ion de voi r , à constater q u ' u n objet 
ou u n é v é n e m e n t é t a i t v u et r ien d'autre. D o n c que c ' é t a i t le moyen propre et le 
plus ancien pour dés igner l a f acu l t é de percevoir par l a vue. 

Cette d e r n i è r e assertion est soutenue par u n cur ieux rappor t s é m a n t i q u e : l a 
racine veid-'' sert aussi pour exprimer l ' idée de 'savoir ': gr. oiôa, s i . vëdëti, a i l . 
wissen. L e point de d é p a r t est i c i d o n n é par l 'ancien „ p a r f a i t " *voida (skr. vêda, 
gr. oiôa, v . - s l . vëd-ë). P a r sa formation, *voida est u n v é r i t a b l e parfait , d u type 
t r è s a r c h a ï q u e ( i l n ' a pas de redublement!). D ' a p r è s E . Benvenis te , 8 le parfait 
i n d o - e u r o p é e n ancien , , d é n o t e l ' é t a t d u sujet et ne se constitue donc que sur des 
racines propres à convoyer cette expression"; ce sont d 'abord les verbes ind iquan t 
l ' é t a t des sens ou de l 'esprit , les verbes de c a p a c i t é ou de si tuat ion, comme got. 
wait 'je sais' (olôa), rnan 'je pense' (/aéfxova), lcann 'je connais' (lat. nôvï). E n 
slave, à got. man r é p o n d le verbe indiquant l ' é t a t mbn{ mbn-ë-ti. D e *void-a, on 
a ou b ien u n p r é s e n t a t h é m a t i q u e radica l vèd-mb > vëmb ou une forme vëdë 
(probablement un ancien parfait moyen), inf. vêd-ë-ti, celui-ci dans l a m ê m e classe 
à ë < ê. 

L a significat ion de *voida a insi que son rapport à veid- 'voir ' se comprend 
facilement: d'une façon géné ra l e , le parfait expr imai t u n é t a t p r é s e n t , r é s u l t a n t 
d'une act ion p a s s é e . L e h i t t i te nous a appris qu 'on est en droi t de cons idé re r le 
, ,parfai t" comme une conjugaison de , , p r é s e n t " expr imant u n é t a t p r é s e n t : i l 
p o s s è d e (à c ô t é de l a conjugaison d u p r é s e n t en -mi, en 1. pers. d u sing., d é s i g n a n t 
une a c t i o n p r é s e n t e ) une conjugaison d u p r é s e n t en -hi respective, qu i dés igne u n 
é t a t p r é s e n t , r é s u l t a n t d ' u n p r o c è s a c h e v é . C'est le m é r i t e de J e r z y K u r y l o w i c z 
de nous avoi r m o n t r é le , ,parfai t" i n d o - e u r o p é e n comme une cont inuat ion de cette 
conjugaison d u p r é s e n t aux terminaisons (au sing^dier) à -a- (a donnant h i t t . h). 
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Bref, le , .parfait" i n d o - e u r o p é e n est, de par son origine, une conjugaison d u 
p ré sen t , expr imant u n é t a t suivant une act ion ou une perception. Dans notre cas, 
le cô té s é m a n t i q u e fut rendu par J . Wackernage l 9 comme suit: „rolôa . . . ; 
eigentlich heiflt es »ich b i n durch Sehen z u m Zus tand des Wissens ge l ang t« . . . 
Wissen gi l t schlechtweg als Ergebnis des Sehens. E i n i n t é r e s s a n t e s Zeugnis i iber 
das Denken der al ten Indogermanen!" Aut rement d i t : j ' a i v u , donc je sais. Que le 
s a v o i r réel , f idèle et solide n'est fondé que sur l a v i s i o n de ses propres yeux — et 
non pas sur quelque r éc i t —, é t a i t d i t par les anciens H i n d o u s plus d'une fois. Des 
citations qu i ont é t é l à -dessus recueillies (et traduites) par H . Oer t e l 1 0 nous 
choisissons trois suivantes: 

, ,Das Auge ist die Wahrhe i t ; von zweien, die sich streiten, glaubt m a n daher 
demjenigen, der sagt: Ich habe es unmit te lbar m i t eignen A u g e n gesehen." 

, ,Unwahres spricht m a n mi t der St imme, Unwahres denkt m a n m i t dem Denk-
organe, aber das Auge ist die Wahrhe i t . » H a s t d u es gesehen ?« sagt m a n ( = fragt 
man), » I c h habe es gesehen« (sagt der andere), das ist die W a h r h e i t . " 

, , M i t dem Auge w i r d das (auf andere Weise) n icht erkennbare erkannt; wenn 
deshalb sogar einer i n die Irre gegangen ist, so erkennt er (den rechten Weg), wenn 
er i h n unmit te lbar m i t dem eigenen Auge erkennt ." 

Tou t cela vau t toujours. Au jou rdhu i encore devant le t r ibuna l n ' a de valeur que 
t é m o i n qu i a v u u n é v é n e m e n t en question (un accident, u n homicide) de ses 
propres yeux ; celui qu i ne c o n n a î t l a chose que par ou ï -d i re é t a n t inut i le aux 
juges. E n f i n , ce principe est à l a base de tout enseignement in tu i t i f : une idée claire 
et durable p . ex. d 'un an imal n'est g a r d é e par le cerveau r ien que dans le cas o ù 
on l 'aurai t v u , ou bien i n natura ou bien — a u moins — i n effigie. L a connaissance 
fondée sur le fait d 'avoir v u est retenue jusqu 'au grand âge , tandis que celle 
acquise par lecture, par u n réc i t , bref par l ' ou ïe diminue avec le temps ou m ê m e 
d i s p a r a î t c o m p l è t e m e n t . De ' là ressort là valeur de l 'enseignement d i t , , in tu i t i f " , 
p r a t i q u é par l a d é m o n s t r a t i o n des choses. 

Revenons maintenant à ce qu 'on a d i t ci-dessus, que veid- d é s i g n a i t le fait de 
vo i r pur et simple, p r i v é des nuances de significat ion ou de sentiment, et que 
l'absence des p ré f ixes s 'expliquerait par là . Y contredisent, semblerait-i l , les cas 
dé jà c i tés , al. zavidéti et (ne)-navidëti. Qu 'en est-il en réa l i t é? 

L a l inguist ique actuelle croit — sans exception — que ces verbes sont dé r ivés de 
la racine veid-; les di f f icul tés s é m a n t i q u e s sont s u r m o n t é e s par les t r avaux en 
question assez facilement, p a r a î t - i l : on cherche 1 1 l ' exp l ica t ion dans l e , „ m a u v a i s 
o e i l " . Mais i l semble q u ' i l est temps et que c'est l 'occasion de r econs idé re r ces deux 
cas (1° invidere, za-vidëti.envier; 2° ne-na-vidëti ha ï r ) et de purif ier ainsi l a famille 
de veid- de ce qu i n ' y appart ient pas ou, autrement dit, de ce qu i n ' y fut pas 
adjoint que par une certaine é v o l u t i o n u l t é r i e u r e . 

L e premier cas est celui o ù l ' on est devant l a s ignif icat ion 'envier, jalouser*. I c i 
sont justement c i tés les trois verbes, le verbe l a t i n à in- et verbes slaves à za-, 
ne-na-. L ' é l é m e n t vidjveid- commun à tous les deux ainsi que l ' i d e n t i t é de l a signi
f ica t ion semblent garantir avec certi tude l ' exp l ica t ion courante. Outre cela, les 
i n t e r p r è t e s 1 2 appuient leur opin ion sur le t é m o i g n a g e d u gr. lni-@kéneiv darauf-, 
ansehen, besehen qui a chez Sophocle aussi l 'accept ion 'neidisch darauf 
sehen, beneiden 1 (tvyaiç ê.); pareillement, rn-oq>&ai.fida> signifie quelquefois 'mit 
gierigen oder neidischen Augen worauf sehen 1 . 1 3 Mais , à y regarder de p rè s , l a 
chose n'est pas aussi simple qu'elle p a r a î t à p r e m i è r e vue. D ' abo rd , pour l a 
conscience l inguist ique des sujets^parlant p . ex. le t c h è q u e , les verbes en question 
ne sont pas l impides (ce qu i est a supposer aussi dans les autres langues slaves). 
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E l l e y r e c o n n a î t , i l est v r a i , le vidëti, mais quant à zà- nâ- nend-, l a chose n'est pas 
claire: ceci se manifeste par le fait que les p r é v e r b e s ont i c i en t c h è q u e l a q u a n t i t é 
longue ce qu i est c o m p l è t e m e n t anormal et sans autre exemple dans les verbes 
(autre chose sont les noms postverbaux: là , l a longueur est de r èg l e : zdbava 'amu
sement' de zabaviti se). E t puis: pourquoi cette accep t ion - l à ('envier') se t rou-
ve-t-elle seulement chee inmdere et non pas aussi p. ex. dans inspicere ou intueril 
D'une façon toute pareille, chez les Slaves elle ne se trouve que dans ce za-vidëti, 
jamais dans za-zirati, t ch . za-hlizeti, i l n ' y a pas de *za-motréti ou *za-patriti etc! 
L a fonction de za- y est c o m p l è t e m e n t insol i te . 1 4 L ' o n a en t c h è q u e zahlizeti na 
koho = regarder q n d ' un mauvais oeil , mais toujours est-il que l 'acception de 
•regarder' y est bien conse rvée . Ceci vau t de m ê m e de èm-ftXénù) et èn-ofp&ahfiâia. 
Car les regards peuvent ê t r e bienveil lants ou ja loux, envieux etc., mais l a not ion de 
regarder y p r é v a u t t o u t - d e - m ê m e . P a r contre, l ' „ e n v i e " tout court ne p r é s u p p o s e 
pas n é c e s s a i r e m e n t de , ,regard", de sorte que l ' idée d ' , ,envier" s 'exprime dans les 
autres langues par d'autres moyens. Or l ' u n de ces ,,autres moyens" nous aidera 
à entrevoir l 'origine de in-videre, za-vidëti, nena-vidéti. Pour l ' idée d ' , ,envie", 
l ' a l lemand p o s s è d e le mot Neid. Les dictionnaires nous apprennent q u ' à c ô t é de l a 
s ignif icat ion ( i nv id i a J le mot accuse chez les Germains aussi les acceptions 'Fe ind-
seligkeit, Hass , Zorn , 'Gro l l , Ei fer , Wetts t re i t , S c h m â h w o r t , Schande, Eifersucht ' . 
L e Neid est a p p a r e n t é , on le sait, à gr. oveièoç 'Schimpf, Schmach, S c h m â h r e d e , 
Schimpfwort ' , lette naîds 'feindliche Gesinnung, Zwietracht , Hass ' , nîdêt 'hassen', 
skr . nindati ' s c h m à h t , verachtet ' . Donc i l y a, pour cette idée-Jà, l 'ancienne racine 
neid-. Puisqu 'e l le r ime avec veid-, une influence de celle-là sur neid- a pu se 
produire a i s é m e n t , é t a n t d o n n é que les regards peuvent ê t r e non seulement ami 
caux, curieux, amoureux, mais aussi envieux et que les deux racines pouvaient 
a p p a r a î t r e cô t e - à - cô t e dans certaines locutions usuelles comme p . ex. „ o n regarde 
avec envie l a richesse de q n . " 

Ce qu i est impor tant pour nous c'est le fai t que n i le l a t in n i le slave n 'ont g a r d é , 
hors de cela, r ien de l 'ancien neid-. P o u r le slave c'est d 'autant plus surprenant que 
l a langue l a plus proche, le bal t ique, a g a r d é l a racine: l i t . pa-niedHi verachten, 
g e r i n g s c h â t z e n , lette nîdêt (v. supra). P a r contre, les deux langues (le l a t i n et le 
slave) ont, pour ces accep t ions - l à , les verbes de veid-. I l s'impose l ' h y p o t h è s e que 
ces ve rbes - l à in-vidëre et nena-vidëti (za-vidëti) proviennent eux aussi de neid-: 
le verbe pr imit i f , probablement *en-neid-ô (cf. l i t . -niedul) — avec les formations 
nominales en ê, *en-neid-ë-, cf. l i t . -nied- ti — fut, par l ' influence de 'voir ' (lat. 
vidère, si . vidëti), plus p r é c i s é m e n t par l ' influence des c o m p o s é s d u type de Im-^kénw, 
c h a n g é en *en-veid-ô, inf. l a t i n *en-vid-êre. E n slave, le p ré f ixe fut a l t é r é à son 
tour: *(v)on-vidëti, devenu obscur pour le sujet parlant , a c o n t a m i n é son *en > 
*(v)on- avec *anô > na-; *na-vidëti s ignifiait d 'abord jalouser, eifersiichtig 
sein. U n e fois devenu proie des a l t é r a t i o n s , le nouveau verbe cherche à se t i rer 
d'affaire: l ' on y ajoute ne-, donnant ainsi au verbe l a s ignif icat ion ' ha ï r = non 
aimer' (de là , le nouveau verbe positif, t o u t - à - f a i t l ivresque, t ch . ndvidëti 'a imer ' ) . 1 5 

I l est difficile d 'expl iquer za- dans- za-vidëti. U n e expl ica t ion dé ta i l l ée des p r é 
verbes en question n'est pas encore possible aujourdhui , parce que l ' emploi et l a 
fonction originaire des p r é v e r b e s (de m ê m e que leur affaiblissement et , ,grammati-
cal isa t ion" , pour rendre l 'aspect) n ' a pas encore é t é é lucidé d'une façon satisfai
sante. O n peut s ' imaginer que le point de d é p a r t pour *en se t rouvai t dans une 
l ia ison p r é h i s t o r i q u e , probablement *en neidoi, comparable à l a l ia ison d u l a t i n 
historique in invidiâ esse (versari). L e za- pourrai t ê t r e e x p l i q u é en par tant de 
balto-sl . *uiô qu i donnerait ou bien l i t . uz, s i . (V)T>Z-, ou bien Ut. uiuo-, s i . za-. Ce 
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za- aurai t i c i l a s ignif icat ion originaire, identique à celle de vbz- (auf, hinauf, zu*, 
Ce qu i a é t é d i t de za-vidéti et ne-na-vidëti v au t aussi de got. id-weit ôveiôoç 

id-weitjan èveiôi&iv. 
U n é t a t cur ieux des choses se t rouve en l i tuanien. Celui -c i p o s s è d e (v. ci-dessus) 

le pa-niedèti 'verachten', avec le n ancien. A .cô té de pela, i l a pa-vyd til° beneiden, 
2° eifersiichtig sein, 3° bôse , unzufrieden sein. Puisque pour l ' idée de 'voir ' le 
l i tuanien n 'emploie pas *veid- f*vydèti), mais ziûrHi' et matyti, ce pa-vydêti, 
croyons-nous, sera u n slavisme; b ien entendu, le pa- s e r a ' i n d i g è n e , de pa-niedèti. 

S ' i l en est ainsi , neid- nous a p p a r a î t comme une racine de d é p a r t pour 'jalousie, 
envie, haine* en indo-aryen, grec, balto-slave, germanique et l a t in . P a r contre, 
veid- doi t ê t r e i c i é l i m i n é . 1 6 Donc le veid- reste avec la s ignif icat ion originaire de 
„ v o i r " , tout simplement. E t puisque le,,parfait ' , ' *voida l u i aussi se t rouve e x p l i q u é 
de façon satisfaisante en par tant de l 'accept ion p r imi t ive 'voir 1 , on ne partagera 
pas l 'avis de Mei l le t que „ l e sens i n i t i a l de vidëre é t a i t re la t i f à l a connaissance, 
non à l 'acte de 'voir ' ou d'<observer'." Justement au contraire, le ' c o n n a î t r e ' é t a i t 
e x p r i m é par une autre racine, gens- (lat. co-gnôscô, s i . znati, gr. yi-yvwaxia, a i l . 
kennen). 

L e verbe vidéti signifie alors exclusivement 'voir ' et ne se transmet pas — à l a 
différence de slyiati, cuti, *matati — à d'autres perceptions. Ce fait m é r i t e notre 
attention, comme le d i t avec raison K . Moszynsk i 2.79. Celu i -c i signale avec bon 
droit l a p a r e n t é avec vëdëti et l 'expl ique par ceci que le monde vis ible des l u m i è r e s , 
des couleurs et des formes — en comparaison avec le monde des odeurs, des 
goûts , des brui ts et des autres sentiments plus ou moins i n d é l i m i t é s — se' m a n i 
feste à l 'homme d'une façon p a r t i c u l i è r e m e n t claire et expressive. Ce m o n d e - l à 
est, d i t - i l , plus proche de l a conscience sobre et sereine comme le jour serein, 
tandis que l 'autre monde se ral l ie au n é b u l e u x chaos des couches subconscientes 
de l ' â m e . Cet avis de M . Moszynsk i est, à n 'en pas douter, juste, tant q u ' i l con
cerne le concept de vo i r . 

U n e chose encore m é r i t e notre at tent ion: l a racine veid- a fourni non seulement 
les verbes pour exprimer l ' idée de 'voir ' et de 'savoir', mais aussi. — bien que dans 
l 'aire restreinte à deux branches de l ' i n d o - e u r o p é e n — l 'adject i f pour exprimer l a 
not ion de ' sûr , certain' . E n germanique c'est *vid-to-s (got. un-wiss incer tain, 
v.-norr. viss, dan. vis, suéd . viss, v . -angl . gewis, v . -h . -a l l . gewiss, n- .h.-al l . gewiss 
certain), part icipe passif à suffixe -to- s ignif iant donc proprement ' vu , ayant é t é 
vu ' . Cette or igine- là est g é n é r a l e m e n t admise par tous. O r le slave possède , nous Je 
croyons, u n mot de m ê m e sorte. , ,Sûr , ce r ta in" s'y exprime par isth (< j-bstb) 
r e p r é s e n t é dans toutes les langues slaves e x c e p t é dans le sorabe. L à , en sorabe, l a 
m ê m e not ion est rendue par wésty. L e sorabe montre avec certi tude que l a racine 
veid- a é t é u t i l i sée , comme en germanique, pour ce but . Mais , ce qu i est curieux, 
deux changements se sont produits . D ' abo rd , en sorabe, le d e g r é void- a p r é v a l u , 
e m p r u n t é à vëdéti 'savoir' (cf. vieux-slave izvéstb 'connu'); en revanche, le sorabe 
nous a c o n s e r v é le v et par là nous a rendu possible de concevoir aussi l a forme des 
autres langues slaves, à savoir isth. Cette d e r n i è r e devra r e p r é s e n t e r u n *j-bsfo et 
provenier de *vbsfo < vid-to-s, par t ic ipe no rma l à d e g r é zéro de l a racine veid* 'voir 1 . 
B i e n entendu, i l faut admettre q u ' u n autre changement s'est produi t . L e v n'est 
pas i i conse rvé , à sa place i l y a j. Ceci n ' a p u se produire que par d iss imi la t ion 
dans le groupement avec l a p r é p o s i t i o n vb 'en, dans' (p. ex. vb vbstinq), vb vb-
donnant i c i vb jb-.17 A u s s i vëstb et jbstb s 'expliquent l ' u n l 'autre et se joignent au 
mot germanique c i té , en consti tuant ainsi u n nouveau cas d'ancienne c o n f o r m i t é 
germano-slave dans l e domaine d u lexique. 
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Prof i tons encore de l 'occasion' pour purif ier aussi le verbe vëdëti 'savoir ' de ce 
qu i n ' y appart ient pas. Nous pensons à s i . po-vëdëti et po-vëdati 'dire' (p. ex. tch . 
povëdëti, iter. povidati, de là za-povëdëti ' dé fendre , interdire'). Tandis que tous 
les autres c o m p o s é s de vëdëti gardent l a signification ini t iale 'savoir' (p. ex. tch . 
z°, vy-z°; do° se), i l se trouve ici-une significat ion toute autre, celle de 'dire'. E l l e 
est i n t e r p r é t é e 1 8 comme 'faire savoir, faire c o n n a î t r e ' . Ma i s ceci ne se laisse pas 
soutenir m a l g r é i c i . adfeit som ' i l raconte ' ; 1 ' le vëdëti serait i c i sans changement 
et le p r é v e r b e po- n ' a pas une telle force q u ' i l puisse changer la s ignif icat ion d'une 
façon aussi radicale; cela serait contraire à ses fonctions habituelles. E n réa l i t é 
povëdëti est une formation r é t r o g r a d e . O n doit par t i r de vëtiti 'dire': l 'abstrai t 
en -ti- en sera vëstb (jbz-vëstb), i l y a aussi l 'ancien povëstb (tch. povëst ' légende, 
réc i t historique, rumeur' , po l . powiésc, r . povest etc.). É t a n t d o n n é que vëstb peut 
r e p r é s e n t e r aussi b ien u n *vët-tb qu 'un *vëd-tb, l ' on a fo rmé sur po-vëstb.un verbe 
nouveau, po-védëti. Vn p r o c è s analogue doi t ' ê t r e s u p p o s é pour l ' i r landais ; 
a p r è s neid- > veid-, ce serait le second cas ancien d ' a l t é r a t i o n d'une racine 
(ici vet-) au profi t de l a racine veid-. 

A c ô t é de vidèti, les Slaves ont pour exprimer l ' idée de 'voir , regarder' une série 
d'autres verbes. I l en est de m ê m e dans les autres langues i n d o - e u r o p é e n n e s . 
P . ex. „ le sanscrit a v a i t . . . à sa disposit ion, pour exprimer l ' idée de 'voir ' , les 
racines cakS- ïM- et surtout pas- et dars-".20 Mais , on l ' a d i t plus haut, ces autres 
verbes slaves signifiaient l 'acte de vo i r a c c o m p a g n é d 'admira t ion, de cur ios i t é ou 
d'autres nuances de signif icat ion. P . ex. tch . divati se s ignif iai t à l ' o r ig ine 2 1 're
garder qch avec u n peu d ' é t o n n e m e n t ' : i l est, a p p a r e n t é à gr. ^eâojuai sehen, 
schouen, betrachten; divati se a e n g e n d r é le diviti se (: uk r . dyvytysja schauen et 
t ch . diviti se = s ' é tonner ' de qch!). Les verbes de ce genre n 'ont pas une impor
tance extraordinaire pour notre quest ion et l ' o n peut les omettre. Faisons re
marquer seulement le fait qu 'au f iguré quelques-uns d'entre eux peuvent signifier 
'appartenir ' (tch. patfiti; Medëti dans une tournure viei l l ie sem Medi... = ' i c i 
appartient ') ; l à -dessus v . infra sous sluSati. 

I I . P o u r exprimer l a perception par l 'ouïe , c'est l a racine kleu-, qu i sert à ce 
bu t d è s l ' a n t i q u i t é i n d o - e u r o p é e n n e ; 4 8 elle est r e p r é s e n t é e en slave par les verbes 
sluchati, sluSati, slychati, slySati (et par stuti, v . infra). D e m ê m e que veid-, l a ra
cine kleu- é t a i t domici l iée surtout dans l 'aoriste. L e degré zéro klu- fournissait 
l ' impéra t i f : gr. xlv&i, skr. sru-dhi. Les formes des p r é s e n t s sont nouvelles: en 
sanskrit i l é t a i t or iginairement , 2 2 semble-t-il , *érunoti ' i l entend 1 ( conservé par 
le pâ l i sunoti; mais skr. srnoti n'est qu'une sanskri t isat ion fautive des p o è t e s 
v é d i q u e s ) ; v S i r l . -cluinethar m/sens; „ l a t . clueô et cluô r é s u l t e n t d 'adaptations 
proprement l a t ines" . 2 3 Les formes slaves et baltiques ont u n s (S), de plus; on le 
tenait pour dés ide ra t i f . 2 4 M a i s le p r é s e n t l i tuanien klausaû f in i t par u n -sau tout 
à fai t parei l à celui de l ' in tensif en -s-, p . ex. dilbsaû 'glupend dastehen' en face 
de delbù 'glupen*. L ' i n t ens i f vou la i t dire „ j ' e n t e n d s attentivement, avec i n t é r ê t , 
d 'une façon p r o l o n g é e " , a i l . „ i c h horche", non pas simplement „ i c h h ô r e " . . E n 
slave, l ' in tensi f comparable à dilbsaùjdilbsôli ou p. ex. MusaJQ klusati?5 est slu-
chajq sluchati; i l subsiste en tch . poslouchati, nasloûchati; i l en est t i r é lé n o m post
verba l sluckb ' ou ïe ' ; a p r è s i u r k et devant a o le ch [x] est i c i en règ le . L ' au t r e 
forme est slychati^ t i r é e de *slyti (cf., quant à l a forme, r. slyvû slyt ' ê t re cé lèbre ' ) , 
slynqti (pol. slynaé, t ch . slynouti, m ê m e sens). A cause de y l ' on comprenait sly
chati ou bien comme u n i t é ra t i f (tch. slychati = entendre souvent) ou bien pro
du i t d 'un *AZeua. 2 8 Mais cela doi t ê t r e secondaire, le verbe slychati é t a n t , de par 
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son origine, intensif. Sluchati et slychati sont des intensifs pareils à cu-chati et 
à macati (v. plus bas). Mais , à la différence de cuchati et de macati, une évo lu t i on 
p a r t i c u l i è r e eut l i eu i c i ; les verbes pour 'entendre 1 ont subi l ' influence d u verbe 
pour 'voir 1 , vidëti: i l s'est créé les doublets en î/ê (-jç/iHi, inf. -ëti) sluSq 2. sg. slu$is~i, 
inf. sluSati et slys* > -iSi -ati. 

Tou t comme vidëti a u n rapport de p a r e n t é à l a not ion s i tuée en dehors des 
sentiments ( „ s a v o i r ' : ) , de m ê m e slysati a u n rapport parei l aux concepts ' ê t re 
cé lèbre , r e n o m m é e , no to r i é t é , gloire 1. Ce rapport est admis presque g é n é r a l e m e n t ; 
i l nous aidera à expliquer quelques formes. L e mieux est-il visible en grec: xkvco = 
j 'entends, xttœ = je rends qn cé lèbre , rned. xXêofiai = je suis cé lèbre , xteoç = 
r e n o m m é e , n o t o r i é t é , nouvelle. L e rapport est a expliquer probablement ainsi . 
I l n 'existait , à l 'origine, que l 'aorist, ëxkvov = j 'entendais dire, i ch h ô r t e (et l ' i m 
pé ra t i f xkvdi ^= entends! h ô r e mal!); puis l 'on forma, i n d é p e n d a n t s l ' un de l 'autre, 
deux p r é s e n t s , l ' un act i f xkvco = j 'entends, l 'autre médio-pass i f xXevofxai = *on 
entend parler sur moi , m a n h ô r t v o n mi r ( = je suis l 'objet sur lequel on entend 
dire qch), dont le sens se d é v e l o p p a vers l ' idée 'je suis cé lèbre 1 ; l à -dessus , u n act i f 
nouveau xléco = je cé lèbre qn. L e slave p o s s è d e i c i toute une famille: slyvq slyti 
(r. slyvû slyi) ' ê t r e cé lèbre 1 , slovq slvti m/s, slovo (ceci de Uleu-os, cf. xUoç) 'renom
mée , réc i t glorieux, réc i t , mot 1 , slaviti 'célébrer 1 , slava 'gloire 1 (cf. l i t . s /oué; 2 7 est 
a p p a r e n t é aussi lat . glôria, de *klôu-siâ). Quant aux voyelles, le premier verbe 
(slyti) r é p o n d à xkva> et proviendra de *klu(v)ô klu(v)-ti > *klû-ti, donc *shvq 
slyti, avec y r e p o r t é analogiquement de l ' i n f in i t i f à l ' indicat i f . L e second fsluti) 
r é p o n d r a à xléofiat, par le m ê m e d e g r é ple in de l a racine. Quant à la significat ion 
proprement méd io -pass ive , i l faut se reporter au m ê m e xXéofjuu et supposer qu'aussi 
en slave on est pa r t i d u genre moyen. Or le slave a, i c i comme ailleurs, r e m p l a c é 
le genre moyen p r é h i s t o r i q u e par le réf lexif . 2 8 "Donc nous supposons u n slovq sç 
original , correspondant bien à xMofxai. Dans la suite, le slave p r o c é d a autrement 
que le grec: pour se c réer u n verbe act i f ayec l 'acception de 'célébrer 1 dont i l eut 
grandement besoin, i l a eu recours au causatif d u type de plaviti,k savoir à lilôu-
-ei-ti > slavitb (3. sg.) = er macht, dafl man v o n J emand h ô r t (slava et l i t . / foui 
é t a n t postverbaux** de causatif!). 

Pu isqu 'en face de slovq se 'je suis cé lèbre 1 le verbe act i f (je cé lèbre qn) sonnait 
d i f fé rement (staôç), le réf l ex i f slovq se se t rouva i t sans une contrepartie act ive 
qui y r é p o n d r a i t par l a m ê m e forme p h o n é t i q u e , mais sans se, i l se t rouvai t en 
quelque aorte isolé. C'est pourquoi se a p u tomber. L a langue n ' a pas subi de 
dommage par cela. Ce passage d u moyen (réflexif) à l ' ac t i f secondaire n'est pas 
sans pa ra l l è l e s : en face de lat . precor,.l'ancien l i tuanien avai t praSau-s, tandis que 
le moderne n ' a que prasaû; en t c h è q u e moderne, le réflexif n ' a p p a r a î t i c i q u ' a p r è s 
une n é g a t i o n emphatique: jd se té neprosim je ne te prie pas . 3 0 L 'ancienne ex i 
stence d u réflexif slovq se est d u reste rendue probable aussi par l 'existence de son 
succeseur, bulg. cuja se ' i ch werde beruhmt 1 . 

L a relat ion historique des verbes sluSatijslysati a u concept ' cé lébr i té , gloire ' 
t é m o i g n e donc de ce que l a significat ion de kûu- fut toujours claire et préc ise — 
de m ê m e comme celle de veid et qu'elle é t a i t relative à l a perception par l 'ouïe 
seulement. 

A v e c le temps, sluchatijsluSati a pris aussi le sens f igu ré 'appartenir 1 et 'conve
nir 1 : slovaque pri-slilchat k a m (k ôemu) , tch . (pH)sluSeti; compare a i l . gehôren 
et — d u domaine de l a vue — tch . patfiti et hledêti m/s. D ' o ù l ' on est par t i , se 
laisse facilement deviner: p e u t - ê t r e de cela qu 'un membre d 'un groupe (d'une fa
mil le , garde, a r m é e ) „ é c o u t e " les ordres d 'un chef, d 'un commandant , et q u ' i l 
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, , obé i t " (cf. lat . audiô — oboediô) à sa v o l o n t é . 8 1 U n terrain appartient (sluSitb = 
écou te ) à une commune; l a base en est une m é t a p h o r e tout à fait s imple: dans 
les temps anciens, l ' é t e n d u e d'une commune é t a i t d é t e r m i n é e par l a distance d ' où 
l ' on pouvai t e n t e n d r e u n son quelconque venant d u mi l i eu d u v i l l age . 3 4 

U n mot encore sur la p résence de l ' intensif. I l semble qu'en généra l le concept 
de l ' ou ïe a imai t à ê t r e e x p r i m é à l 'aide des intensifs: dé jà skr. irosati a un s de la 
sorte, de m ê m e le germanique ajoute à cette rac ine- là les suffixes intensifs s st sk 
(v. h . a i l . hlosên é cou te r , v . sax. hlust ou ïe , a i l . lauschen). L e S de skr. 6akS- et -Iks 
(racines différentes!) aura le m ê m e c a r a c t è r e . E n slave i l est cur ieux qu 'un intensif 
parei l se t rouve a u p r è s de cuti 'sentir' (c'est cu-chati) ainsi q u ' a u p r è s de matati 
' t â t e r ' (: macati). S i j 'o rdonne à quelqu'un de m ' é c o u t e r , si quelqu 'un tend bien 
l 'oreille, s ' i l é c o u t e avec cu r ios i t é u n réc i t , là par tout u n intensif est à sa place. A u 
contraire, s i je dis que j ' a i entendu une telle ou telle nouvelle, te l ou tel son, là 
i l suffit u n verbe à racine nue. I l p a r a î t donc que l ' in tensif serait de règ le surtout 
dans le p r é s e n t et dans le p r é t é r i t narratif, mais non dans une constatation d 'un 
fait passé , c ' e s t -à -d i re dans l 'aoriste. C'est là probablement (dans une constata
tion) qu ' un autre mot s'est in t rodui t dans le domaine d ' „ o u ï r ' ; , à savoir cuti. Ce 
cuti signifie 'entendre' partout à l ' E s t et au S u d (plus rarement chez les Slaves 
de l 'Ouest ; mais les Slovaques ont eut — entendre, pocûvat, ocûvat é cou te r ) . 
Parce que l ' in tensif cu-chati ne.s ignif ie pas 'entendre' (mais 'sentir par le nez, 
riechen'), i l s'est fo rmé en slave, semble-t-il , de bonne heure u n certain supp lé t i -
visme de sluchati/sluSati 'entendre' intensif en face de cuti 'm/sens' non-intensif. 

A v a n t de passer à l ' examen des verbes suivants, notons que l ' é t a t slave est 
ca r ac t é r i s é par les m ê m e s p h é n o m è n e s g é n é r a u x et anciens lesquels existent aussi 
dans les autres branches i n d o - e u r o p é e n n e s . P a r m i les plus cur ieux se trouve le fait 
que les verbes pour dés igner l a perception des sens peuvent ê t r e e m p l o y é s ou bien 
s u b j e c t i v e m e n t " (I smell the rose) ou b ien , .objectivement" (it sniells sweet). 
Ce p h é n o m è n e c o m m u n 3 3 se manifeste ailleurs dans les expressions pour le goû t , 
l 'odorat et lé toucher; en slave, c'est pour le g o û t et l 'odorat q u ' i l est a t t e s t é . 
P . ex. t ch . chutnati signifie 1° g o û t e r (un mets, une boisson) et 2 ° avoir u n g o û t de 
(jidlo chutnd spdleninou: ce mets a u n g o û t de b r û l é ) . L e slovaque peut dire (de 
vofiati) 1° zavofial som pecienku j ' a i senti le rô t i , et 2° pecienka vôiïala dobre le r ô t i 
sentait bon . Dans l a famil le de l a racine heu- > eu- l a situation' s'est c o m p l i q u é e . 
Tandis que comme subjectif c'est le verbe £u(cha)ti, les emplois objectifs ont 
a m e n é l a langue à transformer les verbes, à les mun i r d ' un autre suffixe: pol . cuch-
nac signifie sentir mauvais (zwierzyna cuchnie = le gibier sent mauvais), tch . 
cichnouti (vino vycichlo le v i n a s ' éven té ) , d i a l . (en Moravie) maso côchhe l a viande 
sent mauvais . I l s' est m ê m e fo rmé u n verbe étSeti ( d ' a p r è s vidëti vo i r , slyieti ou ï r ) 
u s i t é dans le sens de „ ê t r e sen t i " (ciSi tu zimou — le froid se fait sentir ici) . 

I I I . P o u r l a prat ique de l 'odorat le slave a h é r i t é l 'ancienne racine *od- (lat. 
odor 'odeur* etc.); i l en a f o r m é le n o m vona 'odeur' et de là le verbe d é n o m i n a t i f 
vonajq vonati avec deux acceptions dont nous venons de parler. D ' u n autre cô t é , 
i l a e m p l o y é l a racine à voyel le a l longée ôd- pour former le verbe ob-adati au sens 
plus géné ra l 'observer, examiner, é t u d i e r ' (v.- tch. jadati; slovaque badal etc. 
'sentir', zbadat 'apercevoir'). P o u r dés igner l a prat ique de l 'odorat i l n'est donc 
e m p l o y é de cette racine que le verbe d é n o m i n a t i f (vonati) et ce n'est qu'excep-
tionellement. L e c a r a c t è r e secondaire de ce verbe d é n o m i n a t i f a insi que de son 
emploi est bien vis ible . L e slave a p ré fé ré une autre racine, à savoir heu-, qu i a pris 
l a place de l 'ancien ôd-. 
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D'une façon généra le , le slave emploie i c i le verbe cujq cuti ou bien (en t c h è q u e 
et en haut-sorabe) son intensif éu-chati de *âu-sati (ch de s). L e verbe non-inten
sif éuti est r e p r é s e n t é chez tous les Slaves sans exception; i l signifie sentir, mer-
k e n (en v.-slave), flairer, riechen, wi t te rn (en pol.), percevoir, wahrnehmen, 
empfinden, flairer (en r. ukr . sor.), entendre (en r. s.-cr. bu lg . slovaque) et, enfin, 
veil ler (en s lovène) . E n t c h è q u e moderne cuchati est col loquia l ; l a langue l i t t é r a i r e 
a cichati, avec le traitement u > i, normale a p r è s c S z j; les cuch et cich 'odorat ' 
sont postverbaux. L e verbe non-intensif, comme le d i t M . Moszynsk i avec raison, 
veut dire 'sentir (en généra l ) ' et c'est pourquoi i l se p r ê t e aux psychologues pour 
exprimer le concept généra l de saisir par les sens (par n ' importe quel organe de 
sens). L a p a r e n t é est, c'est un avis unanime, gr. xoé<o 'remarquer, comprendre' , 
lat . cavëre 'prendre garde, se garantir de ou contre, vei l ler à, sur', gr. âxpvoi .'en
tendre', got. hausjan (ail . kôren) 'entendre',, et — avec le s „ m o b i l e " — m ê m e a i l . 
schauen 'regarder*. D o n c le keu- sert à exprimer j u s q u ' à trois sortes de perception! 
Cet é t r a n g e p h é n o m è n e s 'explique par ceci qu 'originairement la racine (keu- ou 
kêu-) s ignifiait l a perception plus large, l a perception — l a vue non comptant — 
non spécial isée, celle de „ fuh len , m e r k e n " ; 3 4 de cette signification large les lan
gues p a r t i c u l i è r e s sont a r r i vées aux significations tellement di f férentes . 

L e fait que le slave (mais non les autres langues i n d o - e u r o p é e n n e s ) a e m p l o y é 
l a racine keu- (6uti) pour dés igner l 'acte de l 'odorat fut rendu possible par ceci 
que cuti se t rouvai t disponible d è s le moment o ù l ' idée généra le de 'sentir' a com
m e n c é à ê t r e rendue par u n autre verbe, otutiti. L ' é v o l u t i o n menant justement 
vers l 'odorat (et non pas ailleurs!) se comprend bien, si l ' on a devant les yeux l ' an 
cien rô le de l 'odorat . Celui -c i é t a i t , selon A . Wesse l sk i , 3 5 le „ s e n s des sens". D ' a p r è s 
ses assertions largement d o c u m e n t é e s par les contes d é toutes les é p o q u e s et tous 
les pays, l 'odorat p o s s é d a i t jadis une apt i tude de m ê m e qu 'un rô le beaucoup 
plus grand qu 'aujourd 'hui (où nous sommes servis surtout par l a vue!). 
L ' h u m a n i t é é t a i t capable de discerner r ien que par l 'odorat non seulement les 
gens des d i f férentes professions — ce q u i n 'aura i t en soi r ien de surprenant 
— mais , aussi les classes sociales (les classes infér ieures , ,puent" pour les 
s u p é r i e u r e s ; c'est pourquoi les s u p é r i e u r e s , , l èven t le nez", sont — en a l lemand 
— „ h o c h n a s i g " ) , les é t r a n g e r s , les races a l logènes . Les anciens savaient a ins i 
distinguer m ê m e u n bon d u faux, une femme h o n n ê t e d 'une légère , une vierge 
pure d'une jeune f i l le f r a î c h e m e n t déf lorée . Les contes d é v e l o p p e n t le m o t i f d a -
vantange; u n g é a n t s 'écr ie : „ce la sent l a chaire f r a î c h e " , à savoir humaine ( ich 
rieche, rieche Menschenfleisch). Les d é m o n s , les mauvais esprits se trahissent 
par une mauvaise odeur. Une telle odeur provient aussi d 'un vice mora l . L ' h o m m e 
cherche à se défa i re de telle odeur; c'est justement là que Wesselski t rouve l ' e x p l i 
cat ion d 'un p h é n o m è n e ethnologique e x t r ê m e m e n t important , des rites de lus t ra-
t ion . Car ces r i tes - là n 'avaient point pour but l a p r o p r e t é d u corps dans notre 
sens d u mot, mais une autre p u r e t é : j ls visaient à défa i re l 'homme des taches 
„ m o r a l e s " qu i se trahissaient par l a mauvaise odeur. I l semble que.Wesselski a r a i 
son. O n n ' a pas besoin de reproduire tous ses dé t a i l s . L ' h u m a n i t é s'est rendue 
compte qu'aussi pour certains an imaux l 'odorat est beaucoup plus impor tan t que 
l a vue. U n chien est capable de r e c o n n a î t r e u n homme de bon coeur — a i n s i 
croi t-on g é n é r a l e m e n t — r ien que par son odorat. E t ainsi de suite. 

D o n c les Slaves ont largement t i r é pa r t i de l a racine heu-. Quant à l a s ignif i 
cat ion, i ls l 'ont s tab i l i sée dans l 'accept ion de 'sentir par Podorat ' et — quelque 
par t — dans celle d 'entendre' , mais pas davantage. F o u r ' f lairer ' i ls employaient 
nurati ( a p p a r e n t é à Igevrâco m/s) ou son intensif nu-ehati. F a r endroits, sentir 
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par l 'odorat se d i t aussi vonati, ce qu i , normalement, veut dire « 'émettre une 
(agréab le ) odeur'. Ma i s c'est une exception; de pareilles transpositions ne sont 
pas inconnues aux autres langues i n d o - e u r o p é e n n e s . 

Revenons maintenant au fait que c'est aussi slySati ( = ouïr!) qui sert à dés igner 
l 'acte de l 'odorat (exemples supra). L e flottement des verbes se r é d u i t donc à celui 
entre cuti et slySati. Chez cuti i l est concevable v u l 'histoire de l a racine; par contre, 
non pas chez slySatil Selon K . M o s z y n s k i ce slySati = riechen est u s i t é en Russie, 
moins en Pologne. D e m ê m e , ajoutons-y, i l est ou é t a i t e m p l o y é sur le terri toire 
t c h è q u e , d 'abord dans u n dialecte p é r i p h é r i q u e de l a B o h ê m e d u N o r d - E s t (jd 
rad poslouchdm tabdk koufiti** = je sens volontiers, s i quelqu 'un fume d u tabac), 
puis en Morav ie de l ' E s t (lach. posluchat riechen) et d u S u d de l 'autre part, dans 
le dialecte d i t , , do l sky" (slyS jak ten muSlcàt voni = sent comme ce bec-de-grue 
sent bon! ; to je vûfui, nechcel bych ju posluchat = c'est une mauvaise odeur, je ne 
voudrais pas l a sentir) . 3 7 Nous ne sommes pas en é t a t d ' indiquer les l imi tes de l 'aire 
pour l a B o h ê m e et l a Moravie , d 'autant moins pour l a Pologne et l a Russie. 
Quant à l a B o h ê m e d u N o r d - E s t , le dialecte en question fut jadis vo i s in d u polo
nais. A u x autres T c h è q u e s cet emploie à^slySati est inconnu et serait comique. 
L ' o n ne saurait l ' expl iquer autrement, semble-t-il , que comme produi t d'une 
influence r é t r o g r a d e . D u moins en Moravie i l s'agit là des territoires où des aires 
de deux significations de cuti (1° „ r i e c h e n " , 2° „ h o r e n " ) sont en contact. Les 
gens dont le lexique p o s s è d e le cuti à ces deux significations et en m ê m e temps 
le slySati ( hô ren ) , sont capables, croyons-nous, d 'appliquer les deux significations 
de m ê m e au slySati. I l serait a g r é a b l e s i l ' o n é t a i t en mesure de d é m o n t r e r cette 
assertion à l 'a ide des cartes de tous les territoires o ù slySati = r iechen existe 
(en attendant, i l ne nous reste q u ' à adresser u n p ieux dés i r aux linguistes-carto
graphes). D o n c l ' expl ica t ion de ce slySati = riechen est simple, purement l ingu i 
stique (non pas psychologique!), i l n ' y a pas d 'autre raison. I c i nous ne sommes 
pas d 'accord avec E . Moszynsk i . 

L ' in f luence r é c i p r o q u e de cuti et slySeti peut ê t r e rendue probable encore par 
ceci . L ' accep t ion•d ' ' ê t r e cé lèb re ' r é s ide dans *kleu- (au moyen) d è s l 'or igine; eh 
bien, en Sud , cette accep t ion - l à fut r e v ê t i e aussi pa r -cu t i , successeur — dans 
certaines r ég ions — de l 'ancien sluSati: bu lg . èuja se = werde ber i ihmt , s.-cr. 
Suven, cujen = weit bekannt. 

I V . Quant a u q u a t r i è m e sens, i l n ' y a pas chez les Slaves d 'anc ien terme 
technique; les anciens I n d o - e u r o p é e n s n 'en p o s s é d a i e n t pas non plus. S ' i l é t a i t 
nécessa i re d 'expr imer l a sensation d u g o û t , o n ava i t recours à l a racine qu i s igni
f i a i t é p r o u v e r , kosten, versuchen, geus- (yevofiai, lat . gustâre, got. kausjan, em
p r u n t é de l à s i . kusiti, postv. r. vkus). L a l inguist ique n ë t rouve i c i r ien de t r è s 
cur ieux. P e u t - ê t r e faut- i l noter l a ressemblance d'une nuance originaire dans ce 
g o û t e r ( = é p r o u v e r , avec méf i ance ) et dans t â t e r ( = t â t o n n e r autours de soi, 
é t a n t dans l ' incert i tude). 

V . D e m ê m e i l n ' y a pas en slave d'expressions spécia les pour le c i n q u i è m e sens 
communes à tous les Slaves. L e slave d u S u d emploie le verbe pipati, le russe osja-
zât, l ' ukra in ien , le blanc-russe et le polonais emploient do-tykati. L e t c h è q u e 
a hmatati, le slovaque matât. 

Pipati est connu, avec une s ignif icat ion d é p l a c é e , aussi en t c h è q u e comme 
pip(l)ati, sal i r qch par 1' ac t ion r é i t é r é de toucher; lambiner . I l est probablement 
a p p a r e n t é à la t . palpâre ' t â t e r , palper '» L e a l a t i n doi t ê t r e j u g é de l à m ê m e façon 
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que dans battub" plattdo claudo carpo scalpo'scato, c ' e s t -à -d i re comme expressif. 3 8 

L e pipati p roviendra de peip-. L ' u n i q u e et sér ieuse différence se cache en s i . i con
tre lat. I, mais elle n'est pas insurmontable. O n connait des cas 3 8 o ù les racines du. 
m ê m e sens ne d i f fè ren t que par le second é l é m e n t des diphthongues, de ^orte 
qu ' i l sera possible d 'admettre une subst i tu t ion p r é h i s t o r i q u e de el par u n ei. L e l 
sera i c i or ig inal ; t é m o i n en est le l a t i n et germ. *pel- dans a i l . fùhlen etc. L a t . 
palp- a p p a r a î t donc — ce qu i a é t é reconnu a n t é r i e u r e m e n t — comme r é s u l t a t 
d 'un „ redoublement b r i s é " (pal-p-); le m ê m e redoublement serait en slave. 
P o u r l ' idée de ' t â t e r ' , le redoublement est bien à sa place: normalement i l s'agit 
d'actes r épé t é s . P o u r le slave le l ne fut pas commode (comme tous les d iphthon
gues à { ou r ) ; o n a préféré ei donnant i, donc une syllabe ouverte pi-. U n *pel-
non r e d o u b l é est r e p r é s e n t é , semble-t-il , par bu lg . palam 'je cherche'; l ' évolu
t ion de t â t e r à chercher ou inversement est a isée, cf. plus bas matati et fiaxeva). 

S i nous avons raison, l ' on a en pipati devant soi u n verbe ancien, t r è s proche 
à lat . palpare; en *pel- on aurait l a racine apte et propre à exprimer l a not ion de 
t â t e r . 

P a r m i les autres termes ce n'est que matati qu i a besoin d'une expl icat ion sé
mantique. P o u r t â t e r , matati sert seulement en t c h è q u e (dial. han. matât, l i t t . d è s 
v . - tch . hmatati, d i a l . aussi Smatati,i0 cf. v . - tch . dosmatati se,41 chmâtrat**) et en slo
vaque (matât chmàtat smailat; dochmatkat sa); de plus, t ch . Smdtrati ' t â t o n n e r 1 . 
Les é l é m e n t s p ré f ixés s- S- ch- h- sont renforcements pos t é r i eu r s , adventices; en 
dehors d u t c h è q u e on ne t rouve que s en r. smotret 'voir ' . A cô t é de matati, i l existai t 
l 'ancien intensif *mat-sa-ti > macati, r e p r é s e n t é non seulement en t c h è q u e , mais 
aussi ailleurs. Ce macati fournit l a preuve que matati fut commun en protoslave, 
Sont a p p a r e n t é s motriti (v.-sl . shmotriti axonelv, xaiavorjocu, ôçâv, s.-cr. motriti 
zusehen et smatrati betrachten, b . motrja schauen) et smotrëti {-ëti d ' a p r è s vidëti,*3 

T. smotret regarder, etc.), puis lette matu mast wahmehmen, fùh len , matu matît 
fùh len , empfinden, merken, l i t . mataû matyti sehen. H o r s du baltoslave est appa
r e n t é gr. [tarevco suche. 4 4 Comment faut- i l s ' imaginer le d é v e l o p p e m e n t de l a signi
fication? Sans doute, le sens grec est originaire; „ i l devai t se rapporter d 'abord 
à l a q u ê t e d u g ib i e r " . 4 5 I l est cur ieux que l a m ê m e signif icat ion est a t t e s t é e aussi 
en Morav ie de 1' E s t : vymatat = dép i s t e r (vys l id i t i ) . 4 6 D e là, l ' on parviendra 
a i s é m e n t — en passant par „ c h e r c h e r a t â tons* ' — à l a significat ion de ' t â t e r ' 
(cf. plus haut palam). A v e c une égale faci l i té on expliquera celle de 'voir ' . N o 
tons p. ex. tch . hledati 'chercher': i l est a p p a r e n t é à coup sû r à hledëti 'regarder': 
i c i l a recherche à l 'aide des yeux est soul ignée ; de là l ' on a r r iva finalement à 're
garder' . 4 7 U n passage simple de ' t â t e r ' vers 'voir , regarder' ou inversement ne se
ra i t pas concevable; mais si l ' on v a d u point de d é p a r t commun, 'chercher', les 
deux signif icat ion (voir, t â t e r ) d'une seule è t m ê m e racine s 'expliquent sans dif
f icul tés . 

Ce d é v e l o p p e m e n t est conf i rmé , si l ' on à matrati ajoute encore patrati et patriti. 
T c h . pâtrati = rechercher, ê t r e en q u ê t e , mais patfiti = regarder. L e voisinage de 
deux acceptions dif férentes et l a r ime des racines se laissent expliquer, s i l 'on t ient 
ces m o t s - l à pour des rejetons de l a famil le de matrati: i l y eut subst i tut ion de l a 
labiale 'p à l a place de l a labiale m. D o n c patrati < matrati. Ajoutons qu'en polonais 
d'(o)patrzyc est issu, par u n affaiblissement d 'ar t icula t ion, (o)baczyé, e m p r u n t é 
ensuite par les langues voisines (ukr. bacyty, s lovaque pâlit r é g a r d e r ) . 

I l r é s u l t e de cet . a p e r ç u d'ensemble sur ' t â t e r ' chez les Slaves, que le terme 
propre et ancien est dans pipati balcanique, tandis que les autres Slaves ont eu 
recours à l 'expression plus fprte, „ q u ê t e r , rechercher", à savoir d 'abord le gibier, 
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rendue par l ' i t é ra t i f matati ou par son intensif macati. Donc le m ê m e p r o c é d é que 
dans le cas de l 'odorat : comme l à -bas le keu-(sâ)- est p ré fé ré au d é p e n s de l 'ancien 
od-, de m ê m e i c i c'est mât-(sâ-) qu i l 'emporte contre l 'ancien *pelj>- (> peip-). 
L ' a c t i o n de q u ê t e r à l 'aide des mains, d u tact, d u toucher (aux aguets, en recon
naissance dans u n mi l i eu inconnu et obscur) convenait à merveil le à exprimer 
le ' t â t e r 1 . Les anciens ne se sont pas rendu compte d u toucher comme sens: à l a 
différence des concepts de vue et d ' o u ï e o ù existent les adjectifs d é s i g n a n t 
le manque de l a facu l t é respective (slêjn> aveugle, glucht sourd) i l n 'existe pas u n 
te l adjectif spéc ia l pour dés igne r le manque de toucher. 

P o u r r é s u m e r : le slave a b ien g a r d é en u n usage ina l t é r é les a n c i e n n e s racines 
spéc i f iques pour les concepts I ( v o i r ) et I I (ouï r ) ; ceci est en connexion avec le 
fait que les racines respectives (veid-, lileu-) sont devenues bases pour les termes 
d é s i g n a n t les notions généra les de 'savoir 1, de ' sûr , certain 1 (I) et d ' ( ê t r e cé lèbre 1 

(II). P o u r dés igner I I I (l 'odorat) et V (le toucher) ont é t é préférées les racines 
anciennes elles aussi, mais dont le, sens originaire é t a i t plus géné ra l (sentir, fi i l i len) 
ou spécia l pour une certaine aotion prat ique (quê t e r ) . Dans I I et I I I s'est m o n t r é e 
une influence r éc ip roque ' due' aux raisons linguistiques purement locales. E n f i n , 
le slave s'est fo rmé , ce qui est fort curieux, des intensifs en -sâ- dans I I I I I V ; le 
m o d è l e en fut I I ou les intensifs-en s se t rouvent aussi dans d'autres langues indo
e u r o p é e n n e s . 

N O T E S 

1 Signalés déjà par J. Grimm, Kleine Schriften, Berlin VII, 1884, p. 193s. et par C. Serol 
op. cité ci-dessous 483. 

2 C. Sercl^Z oboru jazykozpytu I (Prague 1883) 464—503; ouvrage renfermant beaucoup 
des matériaux, mais peu critique et vielli. K. Moszynski, Kultura ludowa Stowian II 1 (Craco-
vie 1934) 79, chapitre „Orjentaoja w zjawiskach zycia psychicznego". 

3 Littérature spéciale pour la terminologie indo-européenne relative aux cinq sens est assez 
pauvre. A côté des articles cités de J . Grimm et de C. Sercl il y a le livre (vielli) de Fritz Bechtel, 
t)ber die Bezeichnungen der sinnlichen Wahrnehmungen in den indogennanischen Sprachen 
(Weimar 1879). Les travaux plus récents sont cités dans les notes. Dernièrement, des riches 
matériaux sont donnés chez Cari Darling Buck, A dictionary of selected synonyme in the prin-
oipal indo-european languages (Chicago 1949), ehapter 15 (pp. 1017 — 1045). L'important 
travail de W. Porzig, DerGeruchsinninunseren Sprachen (Indogerm. Forschungen 46, 1928, 
121s.)*a un autre objet que notre article. 

* Ernout—Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine (Paris 1932). — 6 V. notre 
article dans la Zeitsohrift fur slav. Philologie 18.65. — 6 Quant à la différence entre les verbes 
tchèques, v. V. Smilauer, Vidèti, zfiti, hledëti, divati se, patfiti, koukati (N'ose îe6 30.21s.). — 
7 Van Wijk, Revue des études slaves 9.243; Stang, Das baltische und slavische Verbum (Oslo 
1942) 16. 

' Archivum linguisticum 1 (1949) 21. — 9 Vorlesungen ùber Syntax I (Basel 1924) 169. 
1 0 Zeitschrift fur vergl. Sprachforschung 63.261. — 1 1 Schrader-Nehring, Reallexikon der 
indogerm. Altertumskunde, 2. éd. (Berlin—Leipzig 1917—23) 1.48; Ernout—Meillet op. c. sous 
invidere. — l a P. ex. Ernout-Meillet 1. c. 

1 8 ,,In video heiût UTBprùngHoh *ich besehe einem etwas (mit dem bôsen Blick) • ; zu Grunde 
liegt also der Aberglaube von der Zauberkraft des Auges. Hier. . . sehen wir die Tendenz, 
diesen volkstùmliohen Anschauungen in môglichst smnfalliger Weise sprachlioh Ausdruck zu 
geben." (Havers, Handbuch der erklïjenden Syntax, Heidelberg 1931, 200). 

1 4 Moszyriski op. c. 2.89, dans l'alinéa consacré à l'envie (pol. zawisc etc.) essaie d'expliquer 
le za- ainsi: „le préverbe za- nuance presque, dans le cas donné, là valeur négative (ujemna. 
wartoéc) de cette „vision"-là comme contrepartie de nawidzenie, c'est-à-dire de la vision 
accompagnée par la sympathie envers l'objet vu." 

1 6 Le dictionnaire du vieux tchèque (Gebauer, Slovnik starocesky) donne 1° navidèti 

3 Sbornik pracl fil. fak. 
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'jalouser, aemulari; aimer' et 2° nenàvidëti 'jalouser, eifem, aeniularî; hassen'. Gebauer croit 
que nâvidëti est dû à une faute de copiste (à une haplographie\na- pour ne-na-), seul le verbe 
à négation ne- étant — selon lui — de règle. Nous n'y souscrivons pas: le nâvidëti est correct, 
bien qu'attesté une seule fois. 

1 9 A part de cela, on a essayé de rattacher à si. vidëti un autre mot: v.-sl. obida Unrecht, 
Beleidigung (Meillet, Études sur l'étymologie et le vocabulaire du vieux slave, Paris 1904—1905, 
256; Berneker, Slavisches etymol. Wbrterbùch, Heidelberg 1924, 1.54, Vasmer, Russ. etym. 
Wb. (Heidelberg 1954), mais Kalima (Neuphilologische Mitteilungen 50.227) l'a, d'une façon 
semble-t-il convaincante, rattaché à bëda Not: r. dial. obedif =; beleidigen, Unrecht tun, 
s.-cr. bijeda = ungerechte Beschuldigung, obijediti beschuldigen, verliiumden, falsch an-
klagen, objeda Verleumdung. 

1 7 Par ceci je retire mon ancien essai d'explication\le istt, publié dans le livre Studie o tvore-
m vyrazù expresivnich (Prague 1930) 47s. 

1 8 P. ex. chez Miklosich, Etym. Wcrterbuch d. slav. Sprachen (Vienne 1888) 390. 
1 9 Donné parVendryes op. c. 206. — 2 0 Jules Bloch, ANTIAUPON (= Festschrift J . Wacker-
nagel) Gôttingen 1923, 143. — 2 1 V. notre exposé dans le Sbornik Matice slovenskej 14.162. 
— 2 2 M. Mayrhofer, Journal of the American Oriental Society 72.110. — 2 3 Ernout-Meillet 
s. v. — 2 4 P. ex. Meillet, Le slave commun (Paris 1934) 240. — 2 5 Sur ces intensifs v. notre 
article dans le Sbornik pracî filosofické fakulty brnënské university 1 (1953) 83. 

2 6 ,,Fiir sich steht slysati, dessen y < icur. û, aus u + a entstanden ist. Dièses a findet sich 
bekanntlich oft zwischen einem Sonanten und dem Desiderativsuffix." (Stang op. c. 24). — 
2 7 Meillet, Études . . . 208. — 8 8 Cf. B. Havrânek, Gênera verbi v slovanskych jazycîch I, 
Prague 1928, 181. — 2 8 Opinion courante est „slava, davon slaviti'', p. ex. récemment Po* 
korny, Indogerm. etym. Wôrterbuch (Bern) 606. Mais postverbal pour Meillet, Le slave com 
mun2 346. — 3 0 Citations chez Havranek op. c. I 122. — 3 1 C'est l'avis de Sercl op. c. 482, — 
3 2 En Grèce antique; v. G. Thomson, Studies in Ancient Greek Society; traduction tchèque 
(O staré recké spoîeënostl, Prague 1952) p. 329; de même dans l'Inde antique (Thomson ib.). — 
3 3 Là-dessus Buck op. c. 1017s. — 3 4 D'après R. Aitzetmùller (Wiener slavist. Jahrbiicher 
2.155) la signification ancienne de keu- serait „spuren, nachspùren, auflauem" et reviendrait 
à l'indo-européen commun. — 3 S Albert Wesselski, Der Sinn der Sinne (Prague 1934). — 

3 6 Rouble, Casopis Ceského muséum 38.54, cité par Sorcl 490. — 3 7 Bartos, Dialekticky slovnik 
moravsky (Prague 1906) 316; Horeëka, Nâreëi ria FrenStâtsku (Frenëtât 1941) 142. — 3 8 Meil
let, Esquisse d'une histoire de la langue latine (Paris 1928) 169. — 3 9 Kofmek, Studie x oblasti 
onomatopoie (Prague 1934) 265. — i o Kott, Dodatky k Bartosovu Dial. slovnfku morav-
skému (Prague 1910). — 4 1 Gebauer, Slovnik starocesky. — 4 2 Kubin, Lidomluva Cechû 
kladskych (Prague 1913). 

4 3 Ou bien „par l'influence de zbrëti" (J. Otrebski, Lingua Posnaniensis 3.282) ou de glç-
dëti. Cf. les couples asyndétiques russes gljadet — smotret regarder, zrel — smotrel il regardait, 
impér. smotrite — gljadite, usités dans la poésie populaire (relevés par Nina Borowska'ib.). 

4 4 Voir, en dernier lieu, Trautmann, Baltisch-Slavisches Wôrterbuch (Gôttingen 1923) 
171. — 4 5 Vendryes op. c. 201. — 4 9 Horeëka op. c. 

4 7 Cette parallèle parle en faveur de ce qu'ail, sehen est issu de sekv- persequi (lat. sequor 
etc.) et non pas de sek- 2. (ail. sagen, comme o'est chez Walde—Pokorny) ou même de sek-
schneiden, comme l'a Bechtel op. c. 161. Voir là-dessus Buck 1043. — 4 8 D'après F. R. Pre-
veden, Some balto-slavic tenus of acoustic perceptions (Language 8, 1932, 145s.), la racine 
k'ieu- est d'origine onomatopéeane; nous n'y adhérons point. 

S L O V A N S K . 4 S L O V E S A NA OZNAfiENf P Ë T I SMYSLÛ 

Autor probirà ze srovnaveclho hlediska, kterymi slovesy Slované oznaëuji funkci Jidel, 
jak jsou ta slovesa tvofena, a dalél zjevy s tim spojené. Zjiltuje jednak jisté rysy archaické 
(na pr. neosobné uziti v slovenském vidl sa mi = lat. mihi vïdetur) jednak innovace a vzÂjemné 
vlivy. Dùleiity novotvar je to, ï e Slované ve trech prîpadech mîsto starého prostého slovesa 
uiivajî intensiva na -eô- (aluchaitfalychaii, âuchati, macati): autor totii tvrdi, ie tu jde nikoli 
o desiderativni s (jak se soudilo drive), aie o intensivni pfiponu -sâ- (totéz plati o s jinych ja-, 
zykù v danych pHpadech). 

Pri vyldadu o slovë vid&i podavà autor novy vyklad slov nâvidëti a nendvidili, jakoz i lat. 
inviderg. Podle ného ta slova pùvodnë nepatrila ke kofeni veid-. (Pojem zàvisti, nenâvisti, 
z&rlivosti a p. vyjadfoval pùvodnë kofen neid- (f. ôvetÔoç, nëm. Neid); slovanfitina a latina 
jej vfiak nechala aplynouti s rymovym veid-.) Tim se rodiria koïene veid- oëisfujë od toho, co se 
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nehodilo k pojmu „vidëni". Rovnëz tak oëiStuje autor rodinu slovesa vëdëti (pffbuzného 
s vidéti) od toho, co do ni bylo vradèno pozdèji; totii od slovesa povëd&ï. to podle nëho nepatri 
k vëd&i, aie k vëliti. Staré liz zjiâtërri, ï e s pojmem „vidêti" souvisi i pojem „v6dëti", a ze spolu 
souvisi pfislusna slovesa, dopkïuje autor tim, ze i pojem „jisty^' patïi do toho okruhu a podle 
toho vyklâdâ i adjektiva jbsth z *vbsib (luzicky je wësly'.). 

V nëkterych slovanskych jazyofch se pozoruje i pozoruhodné zastupovâni vyrazù pro 
„ëichati" vyrazy pro „slyseni" : slyi, jak Un muikàt voni; to je ostatnë dùlezité i pro vysvëtleni 
slova cuti. Z tohoto zastupovâni byly drive vyvozovâny jisté zavëry razu psycholôgického; 
autor vàak soudi, ze u Slovanù je to zavinëno pouze tim, ze slovo âuti v tëch jistych krajinâch 
rozvinulo svùj vyznam dvojîm smërem (1° ôichati, 2° slyseti); ten zjev mël pak zpëtny vliv 
i na sloveso slyiati, ze i ono prijalo tam vyznam „5ichati". 

U vyrazu pro hmatati tvrdi autor, ze Slované zachovali i tu stary kofen peip- (ktery je 
v lat.' palpare), aie ze jej zraênili v peip- (pipati). Kromë toho pouzili zde korenemat-, jenz 
pùvodnë znamenal asi hledati, sliditi. 

C J I A B H H C K H E r j I A T O J I b l flJIH O E 0 3 H A H E H H H 

n a X H B H E U I H H X H Y B C T B 

AflTOp BWHCHHeT CO CpaBHHTeJTbHOà TOHKH 3peHHH, nOCpeflCTBOM KaKHX raarojioB 
cnaBHHe o6o3HaiaK>T ijiyHKijHio BHeinHHX qyBCTB, K B K o6pa3yioTCH S T H rnarojm, n aHa-
JIHSHpyeT CBH3aHHhie C H H M H HBJieHHH. O H yCTaHSBJIHBflGT K8K HeKOTopue apxaHiccKHe 
nepTij (Hanp.. ô e s n n i H o e ynoTpe6jieHHe B cnoBail,KOM vidi sa mi = ;iaT. mihi videlur), 
T B K HHHOBanHH H B3aHM0BJIHHHHH. BaWHMM HOBblM aflCMeiITOM HBJIHeTCH T O , "ÎTO CJiaBHIIO 
B M Ô C T O CTaporo npocToro rnarojia B Tpex cjiyjanx ynoTpe6jiHK>T HHTeHcHBHbie H S -sâ-
(sltichati, (ucliati, macati): no VTBepjKfleHHio âBTopa cyn> flejia aaKJiioqaeTCH He B S BI.I-

f iawaromeiu no>Ke.naHHe (KaK S T O nonarajin paHbiue), a B H H T B H C H B H O M cy<J>({>HKRc -sâ-
lowe caMoe M O W H O CKaaaTb H O C npyrnx H 3 M K O B B HSBëcTHhix cnyiaHx). 

ITpir 06-bHCHeHnn cnoBa eudemb aBTop npeflnaraeT H O D O C HCTOJiKOBaHHo CJIOB saeu-
doeamb, Henaeudemb, a TaioKe JiaTHH. invidere. Ilo ero M H C H H I O B T H cJiOBa nepBOHa-
qajibHo He npHHaflJiewajiH K KopH» veid. (IIoHHTHe 3aBHCTH, HeHaBHc™, peBHôcra 

' H T . n. nepBOHaqajibHo Bupa>Kaji Kopem> neid (rpeq. ôvetôoç, HeM. Neid); B cnaBHH-
C K O M n jiaTHHCKoiti H3iJKax ou cjiBjicH, oflHaKO, c pnipMOBbiM veid.) Ejiaroaapn 3T0My, 
rHC3flo KopHH veid- oiamaeTCH O T Toro, <ITO He no^xoflHJio noffnoHHTne ,,BnneHHH". 
TaKHM « c o6pa3oM aBTop' oqnmaeT rwe3flo rjiarona eedemb (po«CTBeimoro c eudemb) 
O T Toro, q ï o 6uno npnBHGCCHO B Hero no3fluoe; a H M Ç H H O O T raaroJià povidëli, KoTopuâ 
no ero iiHemno ne ripHHafljiemHT K vëd&i, a K vétiti. MHCHHe, BucKaaaHHoe ywe flaBHO, 
«ITO c noHHTHeM eudemb C O O T H O C H T & J I I . H O H noHHTne eedemb H 'qTO cymecTByeT B3aH-
MOCBS3I. MeHyiy yKa3aHHtiMH Buuie rjiarojiaMH, aBTop aonojiHHeT B T O M cMucjie, I T O 
H nOHHTHe (, ,IÏ3BeC.THIJH" 0TH0CHTC.H K TOMy JKe Kpyry H B CBH3H C 3THM o6l.HCHHeT 
H npHnaraTejibHue' jbst-b H 3 vbsti, (no-nywxùfm wistyi). 

B HeKOTopux cnaBHHCKpx H3LiKax Haô^io/iaeTCH 3aineHa BupaweHHH «rtn ,,HK>xaTi." 
Bi>ipa>KeHiiHMn xna' , ,cJihmiaTb"; B oômeM S T O BawHQ n n.na oSincHeHBH cjroBa Suti. 
H3 3TOH aaMeHu pam>nie «enaiiHci, HeKOTopue B U B O ^ U ncuxoJiorHiecKoro xapaKTepa; 
aBTop', OflHaKO, noJiaraeT-, I T O y cjiaBHH aaMeHa Morna npoH30HTH TOJibko noTOMy, T T O 
C J I O B O (vii B onpeffeJieHHwx o6jiacTHX pa3BHBajio S B O H K H M nyTeM cBoe 3 H a i e H H e ( l ° HK>-
xaTb, 2° cnumaTb), S T O HBJieHHe H M O H O BnocneacTBHH o ô p a r a o e BJiHHHHe H H B rjiaron 
alyêaii T . 1. H O H npnoBpeJi TaM SHaneHue ,,HioxaTb". 

OTHOCHTejibHo BbipaîKeHHH t>6o3Haiaiomero „0CHaaTb", aBTop yTBepHtflaer, H T O 
CJiaBHHe H aAecb coxpaHHnn cTapbifi KopeHb pelp- (HMeiomHHCH B iiaTHH. palpare), H O 
qTo H3MeHHjiH ero B peip- (pipati), a KpoMe Toro ynoTpeômiH 3flecb KopeHb mat-, iiep-
BonaqaJibHo o6o3HaiaiomHH, BepoiiTHO, HCTtafb, « ie^Hit . 


