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A Sou Excellence

KEMAL PACHA *

MI NIST UE DE [.’INSTRUCTION 1‘UHLIQUE.

EXCELLENCE y

Un travail destine a etablir les ana
logies de la langue turque avec les au~ 
tree langties ariennes devait necessai- 
rement p araltre digue de quelque inte- 
ret a un savant dont la vie a ete consa- 
creetoute entiere d Vetude.

(Test dans cette conviction que j'osai 
me presenter devant Votre E xcellen ce  
et la supplier de m eperm ettre d'inscri- 
reS o n n o m en  tete de cespagds.

Cette favour m efutaccordee avec cette



courtoisie q u i caracterise les homines 
d u n  esprit et d u n  cceur vraim enteleves.

JJc la p o u r Vauteur de cet 6crit un 
double d ev o ir : ex p rim er publiquem ent 
sa vice gra titu de d u n e  siprtfcieuse bien- 
veillance,puis s'efforcer de la justifier.

Je  presente done d Voire E x ce llen ce  
cet Essai qui tout im parfait qu’ilp u is-  
seL u i p a ra ltre  n'est pas indigne de ce  
haut patronage en raison des recherches  
consciencieuses qu'il a coutees a celui 
qui a Vhonneur d'etre

De Voire E xcellen ce

le tres-hum ble et tres-devoue 
serciteu r ,

C h a r r e l .



Avant propos.

J ’avais eu dans le principe 1’idee de 
publier seulement quelques articles dans 
fes journaux. En consequence trois va- 
rietesphilologiques parurent dans le jour
nal La Turquie sous le titre « Le tare et 
le Sanscrit, tHade stir la langae tarqae.»

Mais, a mesure que j’approfondissais 
la matiere, l’horizon s’elargissait devant 
moi. J ’ai done 6te conduit peu-a-peu a 
adopter un cadre plus large.

Voici le plan qui m’aparule plus na
ture 1.

1° Noms de nombre et leurs derives.
2° Declinaison en general.
3° Pronoms et conjugaison.
et 4e Racines.
Tout en reconnaissant (pie la vieille 

langue a fait de nornbreux emprunts au 
Mandchou et au Ghinois a l’epoque ou 
les tribus turques habitaient encore les 
pays situes eritre ΓAmour et l’Obi, je 
crois reconnaitre dans la plupart do ses 
formes primitivesdes phenomenes gram- 
maticaux de meme ordre que ceux des 
langues ariennes.



f.

J ’eviterai de la maniere la plus stride  
de mentionner ou d’analyser ties formes 
telles (jne valicle et saqath  d’une part et 
kicur  ou atcch  de l’autre dontTorigine 
esteonnue de la maniere la plus certaine. 
Lesdeux prem iers exemples sontarabes 
et les deux a litres persans. Ces mots sont 
tom b£s da n s Γ u sa ge le pi us com m un, m ai s 
ils sont etrangers a la langue turque.

Ladifticulte de me procurer les carac- 
teres de differents alphabets m’a deter
mine a employer le caractere latin, en 
adoptant le principe de la prononciation 
francaise, sauf pour les consonnes fina
les qui lie sont jam ais muettes. Je dois 
faire rem arquer egalementque lesvovel- 
les dites nasales le sont dans celui-ci a 
un moindre degre. On peut du reste 
observer que la langue turque n’ayant 
adopte 1’alphabet arabe qu’apres coup 
pour ainsi dire, 1‘usage de cet alphabet 
n’est pas indispensable pour l’etude de 
ses origines.

J ’offre done aujourd’hui au public les 
deux prem ieres parties de mon travail, 
la troisieme et la quatrieme surtout ayant 
encore besoin de serieuses recherches.



CHAPITRE I

DES NOMS DE NOMBRE ET DE 
LEERS DERIVES.





Uιι des problemes les plus inleressants 
que I’bonune so suit poses est sans con- 
tredit, I’etude du developpemenl pro
gress] f des langues. S’il est vrai de dire 
(pie dans I’origine le discours a ete le 
serviteur dela pcnseedont il avaita re- 
produire 1’etendue et la subtilite, nous 
sommes forces d’admettre que la philo- 
logie nous indique a un certain degre les 
di tie rentes phases par lesquelles rintel- 
ligence humaine a passe. A noire epoque 
cependant il faul reconnaitre qu’il n’en 
est plus ainsi.

L ’ecrivain doit suivre les regies d’une 
langue que ini out leguee les savants qui 
Font precede.

11 est impuissant a modiiier cet heri
tage et se voit a chaque instant enferme 
dans un cerele de ferou la logique d’une 
part et la grammaire de Γautre ne lui 
laissent un pen de liherte que s’il est
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rompu do longue main an ditlieiloexor- 
eioe (In stylo.

Los languos pcuvcnt otro (‘Indices an 
double poinl do vuo des raeinos ct do la 
s\ nlaxe.

Lo premier osl lt‘ [tins important.
On comprond on ollol quo lo ooursdu 

temps on Paulorito d'hommos do genie 
pouvonl ini[K>sor dos Iranstbrmatinnsnux 
Ktis syntaxiques primitives, tandis quo 
los raoinos sont immuabtos ct marquont 
a jamais la filiation dos pouplos.

Parmi toutes los observations quo I'on 
pout fairo, oollos quo tournisscnl It's nonis 
denombre sont particulicrcmcnt curiou- 
sos ol instruotivos. lilies otirenl mi al
lrail d'autant plus grand (juo oos mols 
ni' subissont on general auouno transfor
mation scionlitiquo. I Is appartionnout an 
pouplo.

Je voyois* a pudovoniryV voijuis; /'ran- 
coin a pu dovonir frttncaix; mais 1c* mot 
trots ost roslo oo quit olail. (Via dovait 
dtro.

Lo vooabulairo anglais so compose 
aux trois quarts ill' mols normnnds, c ost 
a-dire trancais, mais los nonis do nom-
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bre soul resles saxons. Pourquoi ? Pour 
la meme raison.

Je reclierclierai I’origine <Irs nomsde 
nombre lures jusqu’a mille je lescom- 
parerai aux aulres noins de langues 
donl l’origine arienne est un fail scien- 
tifique incontestable cl iricori teste et 
j ’espere eonvaincre le lecteui*([ui aura 
la patience de me suivre pas a pas (|ue 
les differences que presente la langue 
lurqueavee le sanserif, ne soul pas plus 
grandes (|ue cellcsqui separenlpar cxem- 
ple I’armenien du grec et latin, les lan
gues ariennes les plus repandues dans 
nos ecole'sd’ Europe.

1. Le nombre TUn.

Le premier de cos nombres est un,Bm. 
Comme dans la plupart des langues indo- 
europeennes , ce mot ne vient pas du 
theme cardinal sanserif eka , mais du 
theme ordinal. A part le persan yek, le 
zend aiv'a , I’armenien mi, le grec mo, 
le latin unu viennent dun pronom per
sonnel sanserif ena.Quant kprimus,pro
fits, etc., il est clair qu’ils tirent leurori- 
gine de pralamcis. ■
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Le mot bir presente avec le persan 
bari, une fois, line analogie apparente 
qui pourrait tromper, mais en recher- 
chant la signification du mot bari, nous 
trouvonsqn’il entre danssacomposition, 
le mot bar, fois ( primitivement temps) 
suivi du suflixe i (jui a entr’aulres ac- 
ceptions, cede d’unite, exemple: chah, 
le roi, chahi, un roi. Bari signifie done 
simplement une fois. Bar est le meme 
radical que nous trouvons dans november, 
december, etc.

L’oreille serait assez satisfaite de cette
etymologic, mais la raison ne Test pas, 
car bar renferme l’idee du temps et non 
du nombre. L’origine de bir esl la pre
position arienne, qui a donne Is Sanscrit 
pro, lalin pree, francais pre  cepteur,jt)7%j 
position. Cette preposition inconnue a 
forme pratamas, primus, protos, pre
mier. Tons ces mots signifienten principe 
celui (jui est en avant, c ’esl-a-dire le 
premier. Nous voyons un fait pared dans 
la langue otto mane a propos du mot ara- 
be evvel, qui a recu l’hospitalite sous 
deux significations: (*elle d’adjectif si- 
gr.ifiant premier, [evvel bob, premier clia- 
pitre) et cello de preposition gouvernant



13 —

1’ablalif (bir seneden eweli un an aupara- 
vanl, un an plus tot). Pra a forme par, 
par melathese et. puis bar. L’adoucisse- 
menl de la premiere consonne n’a rien 
qui doive nous surprendre. B  el p i Ians 
les langues orientates se eonfondent on 
sesuppleent. Le ^estinconnu auxGreCs 
qui le remplacent par le curieux assem
blage de m avee p. Exemple: fabrique, 
famprika. Chateaubriant dil quelque 
part dans ses memoires que les Grecsiles 
iles ecrivaient son nom Satomprian. La 
tendance etail contraire dans les temps 
anciens ou le verbe sanserif mr, mo-urir, 
latin mar (ire) persan mur (den) fournis- 

"Saitaux Grecs le mot brolos, mortel(a6ro- 
taniim, ambroisie). Le p en revanche est 
inconnuaux Arabes, dont la languen’est 
pas arienne, mais (jui on I lant pretc aux 
Turcs et aux Persans. Les Turcs eux- 
memes eonfondent frequemment ces 
deux lettres. Ne sait-on pas que le mot 
pazar est prononce communement ba
zar, tandis que le mot oloubest ton jours 
enonce oloup? N’entend-on pas les Al- 
lemands auxquelsla langue francaise est 
peu familiere dire: Bonjour monsieur, 
comment vous bortez-vous? et autres
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phrases qui lemoignenl d’une confusion 
enlre Ic b el Ic p V

On pourrait multiplier a 1’inlini Ics ci
tations <le cc genre. L’ i ilebir a son ori- 
gine dans le genie phoneliquemerne «Ic 
la langue. Levicux langage des ighours 
etdes Djaghalaysest cssentielleilient sym- 
phoniquecl barmonieux ; Je monosyllabe 
bir nepouvail guere se prononcer autre- 
menl, des qu’on eut actopte la notation 
arabe(/; r )  (jiii iaissait aux leclcurs le 
soin de choisir une voyelle.

II esl bon de remarquer du reste que 
le lure esl de toutes les langues eelle on 
Ton doil le inoins se preoccuper des 
voyelles puisquel’on a.souventl’etrang» 
spectacledOttomans instruits, amis d’en- 
fance, prononcant chacun le meme mot 
avec des inflexions vocales diflerentes. 
On pent meme direque c’est la la pre
miere remarquc (|iie font les etrangers 
qui entreprennenl d’etudier la langue 
ottomane.

2. Le nombre Deux.

Le mot Iki, deux, ecbappe a premie
re vue a loute derivation. Sans la con- 
naissancc de l’armenien (’analyse de ce
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mol ost impossible el Γοη no suuriiilcom
ment lc raltaclier an sanscril dvu, gollii- 
([iie toa, gree el In tin duo. Le nonibro 
deux sedil on armenien populaire yer- 
gaugh (erkuk) qui esl uu pluriel, mais il 
y a ime seconde forme yergou (erku) plus 
ancienne, plus reguliere, <jui represented 
un duel ancien. N’esl-il pasen effel na- 
turel que le mot <jui exprime 1 ’idee tie 
dualite ail la forme synlaxiqueduducl?De 
erhu a iki la tlillerenee n’est pas grande. 
Les person tics qui out etudie lc mecanis- 
me de la derivation armenienne, out 
conslaminent remai'ipie l’adoucisseni(*nt 
de V a sanseril, en u armenien (pronon- 
cez ou). Or dans erkn, dit Bopp, on re- 
eonnail iinmediatement rdvu. Cette 
opinion emise, il y a cinquante ans , a 
ole universellement reconnue coniine 
vraie et se Irouve enseignee a Loud res 
par M. Muller, a Paris par M. Breal; el le 
est admise par les savants de Berlin et 
de Vienne. Tanl d’autorites differentes 
ne sauraient manquer d’exercer surno- 
tre jugement la plus grande inlluence.

La transformation admise en elle- 
meme, rcsle asavoir comment elle a pu 
s’operer. Sans pretendre eclaircir com-



pletement la question, nous faisons rc- 
marquer <111 ’i Is’csl passd deux fails : 1° 
changement det> en gutlurale et2° adou- 
cissement du d.

Le premier fait ne pent nous etonner. 
II est commun dans les langues ariennes. 
Prenons quelques exemples au hasard.

Le lalin vagina et uadum n’a-t-il pas 
donne game et gue ? William et Wilhelm 
n’ont-ils pas pour correspondant Guil
laume ? Le mol italien guarda n’a-t-il 
pas donne le lure vulgaire varda? Edvu a 
done pu devenir edgu ou edku; mais il 
rcstail eneore un autre pas afaire. Com
ment les deux langues armenienne et 
turque l’ont-elles franchi? L’euphonie 
qui cxigeait Ja disparition du d devant, 
le /», pouvait elre satisfaite de deux fa- 
eons : par lechangement de la lettresur- 
chargeante ou son ablation. La langue 
armenienne l'a adoucie (imitant en eela 
le Bengali qui change en r  led du mot 
dix el remplace da par ro). La langue 
turque l’a supprimee. Edku estdonc. de- 
venu erliu en armenien, ild en lure. Le 
lalin en sa qualite d’arien de naissance, 
asubi souvent cette transformation : uie- 
ridies, n’est-il pas pour medius dies'?



17 —

ίΐχϊ a la memo originr que le Sanscrit 
dva, qui presente sou veil I la forme dvi. 
Cette derniere nieme, scion les grammai- 
riens, est la plus reguliere (les deux. 
Reste a eomprendre la cause pour la- 
quelle la voyelle proslhelique a ele pla
cer, mais celle acljonelion est unc des 
lois tondamen tales de la derivation tur- 
(jue, loules les fois quil y a surcharge 
de consonnes. L’etude la plus superti- 
eielle de la langue nous en presente I’c- 
xeinple achaque [)as (ulch, deurl, olouz).

llresle done elabli que Vi  initial est 
lure. Le A· est le durcissement du /’el Γ/ 
final appartient au theme Sanscrit.

Le latin el le greC peuvent encore sur 
ce point nous fournir quelqiiesarguments 
de plus.

L’ablalion du d esl evidenle dans Di
git* I i venant de dvi et le durcissement 
du v en gutturalc n’esl-il pas Sensible 
dans le mot iko ci dont la partie ikn re
presente le mot lure lui-meme.

3 3_e nombre Trois

Utch, signifie le nombre trois. II est 
mis pour uts. Cette confusion entre le
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r im t Γ s <*sl tres-communc dans Jes lan- 
gues onentales. Tons Ins (Irens pronon- 
c'cnt le ch eoinine s. Le mol lure Icharchc 
a pour equivalent persan tdmrsov. A 
Constantinople, on dil eonimunemenl 
la rue Yeni-tcliarsi,le vi I lagcdeQou rou
te lies me. Ocpendanl il landrail dire >fcni- 
Ichurchv, Qouronlchcc/imr. O r, parlcr 
ainsi, ee serait lomber dans la pedante- 
ri<‘, laid esl grande Fhabitude prise d*«»n- 
lendre pronorieer a u lm n n d .

Le Jithuani<‘n duel·it correspond au 
grec doso (‘I les formes locatives en chn 
Idles que cidachn se rapporlenl tres- 
bien au local if Sanscrit en sa.

Nous vovons le /end aslttn en regard 
du sanseril ashfmi. Le ch esl employe a 
la place de F s sanseril et peut d rearien , 
eomme j ’espere le prouver par Fetnde de 
altmcch el (Wyctmich, ainsi que du ver- 
be reeiproque lure. On objectera que 
t,c/i esl une eonsonne unique dont la 
pronunciation esl plus monuphoniqueque 
trh, ear tch n’est qu’une eeriture appro- 
chee. Le tchin lure ressemble un pen au 
ci ilalien. Si le tchin parait-etre une let- 
tre simple, e’est uniqnemcnt a cause de 
Fecriture arabequi re presente celtereu -
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moil de consonnes par 1 a'djitn pourvu 
do Irois points. La langue turque long- 
temps privee d’alphabct a adopte celui 
des Arabes au temps seulement oil les 
tribus asialiques ont embrasse I’islamis- 
me el bien posterieuremenl a l’epoque 
ou lesautres pouples ariens onl fixe leur 
litterature. De la esl resulle une tres- 
grande alteration desraeines primitives.. 
Nous savons cepemlanl que les Ighours 
avaienl fixe leur dialecte au moyon d’un 
alphabet special. Tch n’est pas plus sim
ple que notre z et noire x, donl le der
nier represente uue gutturale (c , q , g, 
k), et le premier une dentale (d, t), sui- 
vics d’une silllante. Tch rep re sente done 
pour moi une dentale el une silllanle.

Dans uls je reconnais le theme Sans
crit feminin lisr oii le theme zend tisar. 
lei se placent naturellementdeux obser
vations: la premiere esl que les Osman- 
lis et particulierement ceux qui sont de 
veritable race turque, prononcent tres- 
j>eu Γ r.

Les Orientaux proi'oncanl Γ r  molle- 
ment, celui qui esl renferme dans tisr 
devaitdone lesgener, car il est vraimenl 
en surcharge. Les Turcs Lont supprime,



com me 1<* d de dvi; les Persans Pont a- 
douci on he iinal [seh).

La sccoiidc observation esl que la lan- 
gue turque admel rarement cleux eon- 
sonnes de suite.

Elle ne peut le faire qu’aune condi
tion : c ’esl qu’une voyelle soit preposee 
et que Pune· des consonnes suit 1, m, n 
ou r. L ’armenien, le grec, Possete nous 
montrent exactement le meme pheno- 
mene : en armcnien egbair pour brairy 
frere, nous montre la jjrosthese d’une 
voyelle euphonique; Possete arvade, 
frere,est evidemment pour brade ; legrec 
aster, vient de la raeine sanscrile sir. En 
tur'c Platon estdevenu Epatoan; Smyr- 
ne, fsm ir ; Scutari, Uskudar ou Isqodra. 
Toules les langues ariennes en font au-
tanl. Les Praneais out fait etude de stu- *
(limn,ec(tie de βcholeion,etique dephthisicos 
(francais scientilique,phthisique).Le lure 
arien a done du proceder coniine ses 
soeurs. Par suite de cette loi dvi est done 
devenu evi (puis iki) , tsr a fait ets (d’ou 
uls et utch). Les Persans comme les Ar- 
meniens, out laisse tomber le / ; forest 
devenu en persan, seh et en armenien 
ere (yerek, y ere sun).



4 Le nombre Quatre.

Deurt, quatre, est des plus laciles,car 
avec iki el ulcli, nous avqns franchi les 
passage's delieats. Le theme Sanscrit fori 
(‘St catvar ; le theme faible est catur, d’oii 
quatuor en latin, quatre eu francais. lei 
nous voyons en detail! la prononciation 
italienne du latin. Observons lesnoms 
ordinaux: le theme fort calrar a donne 
en grec he t far Ins et (‘nfm letartos. It est 
a eroire (pie la forme sanscrite corres- 
pondantea tetartos, <juiest calurta, peul 
avoir donne le lure lurta , qui d’apres 
les tendances monosyllabiques de la lan- 
gue,sera devenu cturt el plus lard eturt, 
comnie iki et utch nousen out dejafour- 
ni I’exemple.

Ici se place une observation importan- 
te. La transformation du ten <1 est recen- 
te, car tous les auciens auteurs ecrivpnt 
non pas deurt, inais teurt. J ’admets ce- 
pendant Lexistencede eb//7,parce <jurelle 
est dans le genie meniede la langue.

De iiieine que dane et durlu se pro- 
non(*ent constamment lane et turlu, de 
memo i|ue le the se prononce d dans 
dhomnaq, dhagh, tandis (ju’il se pronon-
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ce t dans thammaq , ihop, lari a pu 
idonner r/w b  Deurl vientdoncde ca- 
m r. I,a premiere syllabearienne a dis- 
paru on lure comrae en armenien. Qar 
ne presente dans q, (pie le durcissement 
du v sanserii, phenomene deja observe 
dans iki et dans yergou (erku).

La pronunciation veritable est (lorl. 
C’est celle qui figure sur touslesanciens 
diction naires, (*l eniin c<‘lle de bien des 
viei 1 lards.

5 Le nombre Cinq

Bech esl pour pes, cim j, <*l cela est la 
consequence de lout ce (jue nous avons 
deja d il ; le /> arien s’est adoucicoinme 
dans biro  I lecou I'.vsonl devenuschuin- 
tants. Or pcs vient du theme pancan 
(penle, quinque, hinq,funf, etc.).

Pancan a donnelepersanacluel pcu d j 
denature en pench et en perch dans pen- 
chembe et perchembi·. Quant aux ebange- 
ments reciproques de s en e, outre une 
ccrtaine ressemblance de prononciation, 
je ferai remarquer que d’apres la gram- 
maire sanscrite la regie est de changer 
le c en s dans certains cas. Dasan et 
dacan existent tons les deux.
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6 Le nombre Six.

Alte, six, esl mi peu plus diiiiciIc a 
expliquer quo les noms precedents.Pour 
remonler a son origins, il faut ooinme 
pour bir et drurt consuller les raeines 
ordinales. Sixieme so (lit sasta  on sans- 
cril (lalin sex to , gree eb t i , au leminin). 
Sans protendro oxpliquer cornpletement 
le mot all·', j’adinets la chute de I s en 
lure nomine on gree par oertaine raison 
d’euphonie partieuliere a ees langues.Or, 
comme nous I’avons dil plus haul, asta 
ne pouvail existeren lure ; deux conson- 
nes de suiU‘ ne peuvent se succeder si 
Γιιιη* 11 est pas une liquide. f/esl a cello 
cause,je crois, <|u’il faut allribuer le pas
sage de asta  a a h a . Je eomparerai le 
gree aspros  et le lalin albas. Duclian- 
iiement de voyelle, je nVn fais pas men
tion. Γη mot turedonl la penullieme est 
a  a necessairemenl pour voyelletinalo IV 
sourd, eomine la grammaire de la lan- 
gue Je pose en premiere regie.

7 Le nombre Sept

Yedi, sepl, portele cacliel arienle plus 
incontestable. La soule vue du mot nous 
le fail reconnaitre. II a etc peu defigure,



el si on le compare an grec epta , au 
persan hr/l el a I’armenien yoln, (jui a 
conserve Γ/& final arien (coinpare/ avec 
le sancril saptau), I’analogie sera indis- 
cu table.

Dans la vieille langue on disail yeti 
attssi bien quo yedi.

Yedieu lure (‘St done un mot adouci ,ye- 
ti est la veritable forme bien apparente 
dans yeftnich; c ’est I’adoueissemenl de 
deurl venanl de teurt. Yedi el sap tan 
son! done freros. Deux choses sontaex- 
pli(juer. Pourquoi le p primitif esl-il 
tombe? Pourquoi le y<‘ s'(* trouve-l-il en 
tele du mot? Le/iest tombe pareuphonie 
eomme en arnienien; il a ete amoindri 
en f  par le persan. Quant au ye, on pour- 
rait repondre <pie Vs arien initial a sou- 
vent ete transcrit par un s en latin, par 
un h en /end, par un esprit rudeen grec, 
«‘I par un ye en arnienien, mais jecrois 
elre plus dans le vrai en faisant reniar- 
quer que e’est une tendance naturelle 
aux languid armenienne et turque. II a 
ete place dans des eas oil son emploi n’e- 
tait pas neeessaire. Pourquoi erhi, ar- 
menien primitif est-il devenu yergoa ? 
Pourijuoi yerel;, pourquoiyoln. pourquoi



hien ? Pourquoi ycdi ? dependant recori- 
naissons que le plus souvent il represen- 
te mi .v initial coniine nous I’avons (lit 
plus haul ; sal en person a pour equi
valent yd (Mi tun*, L’ .v arien synlaxique 
a presque loujours domic nil chin. Eup- 
tnd;, osculare; cuparhmch, sc osculare. 
Qnnmaq ,poni ^qmmuchmaq, uli lam ilia- 
ritor inter sc.

8 Le nombre Huit

Sekiz, Imil, est pour c skits,. Le z  est en 
ellel dans tou tes leslangues Γιιηΐοη d une 
dentate a\o<* one sifflante. Or il taut 
avouer ipie le theme arien aslas cst ex- 
trememenl voisin de cskils: il suiil ^im
plement d’adinettre lechangembnt, de l\v 
en gutturale, e’esl-a-dire de croirequ’il 
s’est passe pour le nombre huit en lure, 
ceyui s’esi passe pour le nombre huit en 
latin el en greeoii aslas est devenu ado. 
N’avons-nous pas vu egalement sasla 
dpnner en grec ckti, sixieme. D’apres tes 
regies prosodiques aktas a pu devenir 
chits. Il y a done eu simple melathese cl 
allegement. Je supose que Γ «s* initial a 
etc prepose plus tard et je le compare au 
mot hecklen person et huit en fra nrais



[utcn armenien) on jevoiscetle tendan
ce a i’aspiration se manifesler egalement.

II esl tres-remarquable que ce nom
bre aiteu autrefois deux kief. II est pos
sible quecetle surcharge ail eupour but 
de represenler la surcharge arienne au- 
tanl que le permettail le genie de la 
langue.

9 Le nombre Neuf.

Doqouz, neuf, n ’est pas difficile a ana
lyser. On peul le ratlacher au Sanscrit nd- 
vamas, lalin novem. En elfel rien n’est 
plus connnun que le changement de v 
en gulturale. J ’en ai accumule les exem - 
ples au mot ih  et pour en donnerd’au- 
t r e s : vivo n’a-t-il pas donne vic-si; est- 
il possible de meeonnaitre dans le mot 
qsan qui signiile vingt en armenien, que 
la let Ire 7 est lout (a* <jui reste du nom de 
nombre deux el en pai*ti<*ulier <le la lettre 
v. Doqouz a done pu resulter de dovouz. 
Jci se presente un fail curieux, Vn arien 
esl devenu d. Cela parait etrange, mais 
d’aulres langues d’Europe ariennes ont 
fait un changement analogue; le litlma- 
nien dewyni el le slave devanti vien- 
nent certaineineul du theme sanserif no



van. II faut dans res mots se rendre a 
l’evidence cl admettre que Γ n aricn a etc 
transcrit par une dentate dans quel(jues 
langues orientates done le turc fail parlie. 
Gemot s’ecrivait aulrefois toqouz el n a 
ete adouci que depuis pen. La letlre 
linale est inexplicable , si on ne la 
regardc pas comme une addition malheu- 
reuse qui rappelle le z  de sekiz. II y a 
la une fausse analogic qiii a trompe le 
people.

lO. I_.e nombre Dix

On a perdusaforme primitive.Tout au 
plus lui reste-t-il la terminaisoncardinale 
arienne allongee el pour cause. Dasan 
apu laisser lumber I’scomme le gothique 
taihun, rallemand zehn el 1’anglais ten. 
Quant au d initial, il parait bien difficile 
do rendre comple de cette disparition. 
Gependanl les exempted d’une pareille 
chilte sunt frequents et dans ce court 
apercu, nous voyons que //./ a perdu son 
d arieninitial, dmrt a perdu lecet qu’en- 
fin les nombres six et sept (aite eiyedi) 
out perdu leur.s· arien initial. Je ne pre
tends point expliquer le fait, maissett
lement le signaler dans plusieurs casana-
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togues. Le memo phenomene surpronant 
s’est passe dans I’armenien (pride 2 a 7 
a perdu les donsonnes iniliales du Sans
crit. C’est a riniluence evidcnte del’ac- 
ceil I sur Fultieme syllabe <ju’il fautattri- 
Imer la conservation des syllabes finales 
et la mine des iniliales.

J’admels done line forme primitive 
don venanl de dam n , tpii a etc mutilee 
de la maniere la plus rude cemme ten, 
mais plus encore cple le mot anglais.

Apres avoir passe en revue les dix pre
miers nombres, je les comparerai dans 
I’ordre suivant: zend, sanserif, persan, 
lure detransition retabli suivant lesiriees 
philologicpies, lure actuel constantino- 
politain, armenien, grec et latin.



I
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ZEND. SANSGRH

Aiva Eka
Ova Dvi
Tri Tri
Catvar (^atur
Pancan Pancan
Ksvas <Ihach
Hap tan Saptan
Astan Achtan
Navan Navan
Hasan Dacan

PKHSAN. rune 
nHa bli.

Yek Ber
Dou Dki
Sell Utsr
Tchehar Gteurt
Pendj Pes
Chech Chasta
Heft Yeptin
Hecht Eskin
Nouli Navoun
Deh Don
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rime
actuel.

ARMKN1EN

Bir Mi
Iki Yergoii
IJtch Yerek
Deurt, Qar
Bech Hinq
Alte Vetz
Yedi Yotn
Sekiz Out
Doqouz Inen
On Dasjn

GREG LATIN

Eis U nu s
Duo Duo

Treis Tres
Tessares; Quatuor
Pente Quinque
E x Sex
Epta Septem
Octo Octo
Ennea Novem
Deca Decern. ’



La forme armenienne ichors analogue 
an persan Ichchar doit egalemcnl όtr*c 
menlionnee.

A (inspection de ee tableau on voil 
que le tun*a mieux conserve taform ea- 
rienne que rarmenien dans les nombres 
bir, (Im rl, brch, a hr, yrdi, seMz el do- 
qouz, landisque le contraire a eu lieu 
dans les nombres yrrcjou, yereh el das/t.

II y a encore line autre remarque a 
faire; les norns qui ont le plus souflfert 
du travail populaire dans le lure el rar
menien sold les memos dans l<*s deux 
langues: ce sonl les six premiers; les 
quatreaulres out bien mieux garde fair 
(le famille.

Yedi, S(dcjz, doqouz sonl lescorrespon- 
danlspeu muliles du sanseril; a eet e- 
gard ils pourraieut etre regardes com me 
plus anciens que rarmenien , mais en 
revanche mm, inen et dasn out Yn arien 
primitif. .ben conclus que la numeration 
dans les pays de l’Asie cent rale s’est bor- 
nee d’abord aux six premiers nombres 
et que ce n’esl que plus tard qu’on a 
emprunte a d’aulres idiornes ariens plus 
savants les noms de nombre 7, 8, 9 et 10.

Avant de continuer noire elude sur



les noins de dizaines,je crois necessaire 
de presenter quclques observations en 
forme de conclusions generates. La vieiΙ- 
Ιο langur turque a obei dans la deriva
tion arienne aux lois suivantes.

10 Kile adoucit Iop  en h ton jours el le l 
en (/ souvent;

2° Kile change Γ.ν pronominal ou syn- 
taxique arien en chin ;

3° Kile a une tendance marquee a la 
simplification. Ce bul esl atleinl par di- 
vers precedes donl les principaux soul 
Γablation des consonnes dures ou redou- 
blees, l’anteposilion d’une voyelle el la 
monosyllabisation.

4° Kile obeit aux regies voeales plio- 
netiques suivantes: il y a luiil voyelles 
en lure; quatre faibles : <?, i, m, u ; c j ua- 
tre fortes, a, c, ο, ου. Les voyelles fina
les fortes sonl r. el ου ; les voyelles ter- 
minales faibles sonl i el u.

5° L’accent tonique porte sur la der- 
niere syllabe, ce qui a (Observe les sylla- 
bes finales de la racine el a fait tomber 
les initiates ou les a mulilees;

b° Les lettres arabes out etc cause de 
piusieurs deformations des consonnes du 
theme , tandis que la liberte laissee an



lectern* par co systonied’ecriluro ;i eon- 
tribue egalement a la. corrupt ion des sons 
vocaux primiliis.

Kn rapprocliant It* lure des lliomes k‘S 
plus voisins on a Ie tableau suivanl.
Bir ])raj (latin), jrra (sanscrit). 
tki ikn (ci,grec),c/*/‘W (armenien).
lllc/i lisr (sanscrit), seh (persan).
Deurl to fori os (gree), catur (sanscrit). 
Beeh petulj (|tersa11),ρα/ic (an,sariscrit). 
A lie ses I a (sanscrit), c/,7 / (grec).
Yedi he/Ί (persan),yoln (armenien). 
Srkiz osfan ('/end , hcrhl persan . 
Dnqnoz iiouh persan jiovem lalin .
On i/iisn (armenien Jui/nui golhique).

11 3_.e nombre Vingt

ViRiMi, vingt, est pour ihirmich, analo
gue a a I liner It el a yelmich. Le mol iki 
est tres-reeonnaissable, car si dans la 
pronunciation ordinaire on ne Farlicule 
(|u’iniparfaitenient, toutefois on Farlicule 
t’aiblemenl el Ton dil plutot iguirmi (|ue 
yinni. Lei'lainCs personnes agees le pro- 
noneenl ainsi. Du reste Fecrilure consa- 
cre cello etymologic. II faul je crois re
con naiti'c dans mi la lerminaison arienne
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m as  des nombres ordinaux; seulcrtfeul 
elle ost adouoieol abregoo. Yirmeh. ost 
uno sooomlo forme plus aiicionne qlie 
f/irmi ol [)lus voisine encore do la forme 
primitive on ce sons qu’elle est plus 
complete. (Jiwnl a ce fail ourieux do la 
derivation <It's nombres eardinaux lures 
des nombres ordinaux arions, il c»sl ge
neral, ou a pen pros,dans la famille.L’ad- 
jonclion do V r  csl un pen diilieilo a ex- 
pliqui'i*, mais jo ferai reinanjuer (|ue 
dans oo niol-la, cello letl.ro nio soinblo 
rappelera olle soul»' lo noinbro dix : jo 
eiterai a Fappui do co fail elrange on 
apparonce lo pracril ol lo bengali dont 
l’origino arionno esl.hors do doulo. Or 
cos deux langues dans lours derives 
changenl lo d  do damn, on r, lo bongali 
tou jours, (d lo pracril' dans los nombres 
do dix a vinsrt.

Le javanais et lo maldive on Ibid au- 
tanl; oar dans certains composes lonom- 
bre dix ost re prosen to par ro.

On nosaura.il on auoune facort rappro- 
elior cette r  des loonlions lurquos : bir, 
hirer; deurl, deurder, quiont uno origi- 
no absolumo.nt di (reroute quo j etudierai 
on son temps.



1 2  L e  n o m b r e  T r e n t e

Otouz, Irente, vientde utch. Host termi- 
oe pai* un ze <pii doil se decomposer,si 
Ton veut remonter a I’etymologie pre
miere dumot. Otouz doil venir de otouds, 
forme sous laquelle on recommit le nom
bre Irois et les rudiments ds du nombre 
dix qui on general dans les nombres 
ariens, doit entrer dans la composition 
des noms de dizaines. Otouz eri somme 
signifie done Irois fois dix. II est arrive 
par un rapprochement du plus haut in- 
teret que lo lure et le franeais out re
presente quekjuefois par z  ou ze le nom
bre dix, a preuve la coincidence fortui- 
te, mais singuliere des mots otouz avec 
douze, treize, etc. Ces derniers nombres 
pour l’ecolier le plus ignorant viennent 
de duodecim, Iredecim, et la syllabe ze 
est en definitive la seule trace subsislan- 
te du nombre dix.

13 Le nombre Quarante

Qero, quarante, a bien mieux conser
ve la forme primitive que deurt. Gela 
devait e tre , car un nombre plus eleve, 
produit d’une conception intellectuelle
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plus liaule, a du venir plus lard et subir 
a im moindre degre 1’alteralion popu- 
laire. ('atnr, quatuor, ketfartos, s’v re- 
connaisseid Ires-bien. iYlais quo signiiie 
la lei I re <j ainsi redoublee? A pros avoir 
increment relleclb, je vois qu’il fafytlui 
attribuer I’idee de dizaine. (J serait done 
une des formes en noinbre inlini que le 
dacan aridi, dasan sanserif aurail pu 
revetir. Qerq signifierail done quatre
fois dix. L’armenien-moins allere sur ce
point quo le lure presenle a cote de la 
form e Ichorq vonanl duthen\etchori, la. 
forme ichors dans laquelle on veil un phe- 
nomene analogue. Le eas n’est pas rare, 
oil </ represente l\s* sanserif radical ou 
memo pronominal.

El Li·, oinquanle, ne saurait etre rat- 
taelie a la serie precedence, mais il en 
differe precisement par un procede de 
formation commun. Pour expliquer cette 
eontradietion apparente, il sullil d’obser
ver que le mol pancan, eontienl le sans
erif pani, main, el que le mol e///, ein- 
quante, eontient le mol el, wain,aecom-



pagned’un sullixe bien connu, le, lou, li, 
lu (zaeulle, terbieli, ma/tsoullou, he upr α
ία) <|iii sc* rallache a la preposition Iur- 
que He (souvenl le ou la dans la eompo- 
silioii .G’est line alteration du mol el <lont 
I’une des accept ions a la valour de peu- 
ple, troupe, etoffre par ootisequenl une 
idee do collection, do reunion.

Kludions le mot el. On le trouve dans 
la langue aneienne deAboul Gazi, Baber, 
Alir-ali-ehir-neva, etc, ele. sous deux or- 
thograplies distinotes avec urt ye ou sans 
ye.

Sans//e, el par consequent avec la pro
nunciation dec//, il signili e :  front., sceau 
desrois lures, ele.

Avec yr el parconsequent avec la pro
nunciation de el : main, peujde, troupe, 
obeissant, etc.

Le dicl.ionnaire nous olire de plus le 
mol elli avec les sign ideations de : pour- 
vu de main, ilane, eimpianb*.

Au sujel de ees rnols voici l’opinion 
qu’on pourrait adopter. Elli marqua dans 
la numeration lurqueune seconde clape. 
II devint une unite de numeration (‘ga
le a cinq dizaines, romme les cinqdoigts 
de la main. Une preuve inatlendue de



ee fail nirit'iix <is| fournie par le norn- 
hre inille , bin, quo loul nous indique 
eon i me represenlanl le nomhre \ ingt: or 
xingt lois cinquanle foul mille. II me 
semlde cependanl neeessaire do laisser 
a des linguislcs plus saxauls «pie inoi le 
soin de consaerer <*<‘lUv deoouxerle ρ11i— 
lologiquo avant de la regarder eomme 
cerlainc.

On ne peril pas non plus nier qu’a par- 
lir do cpiarante , les Tures n’aient pris 
['habitude de compler par dizaines. J en 
vois line premiere preux e dans alt-meek 
el yclmich xenanl de c/nistanias el sapla- 
■mas, qui i»n deiinilix o signilienl sixieme 
el septieme. SrLsrn el Dnr/san m'en IVnir- 
nissenl uik* seeonde, (iar le noanhre huit 
e! le nomhre rieuf y soul plus ex idcnls el 
nioins alteres quo le nomhre dix.

.le no dois pas laisser passer sans la 
menlionner iei uneopinion differenle (pit 
essavorail de rattacher d li aux noms de 
nomhres ariens.

Lo llieme armenien Id .so Irouxe dans 
hi sun , eimpianle; il esl analogue an 
lalin </ui, dans qirini; d’autre part si Ton 
so rappelle les lenriinologies allomandes, 
gofhiques el lilhuaniennes., on pourrail
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peul-elre expliquer la derniere syllabe 
li. Κη elfel ii(‘ voil-on pas que If en al- 
lemand (dans eil/\ onze), legotliique lihi 
el ///'<‘l l<* litlmanien liki, ressemhlenl un
pen a li.

Mais on doit repousser energiquement 
eette opinion, ear ce soul des explica
tions forcees decette nature <pii out re
tard e lesprogresde la philologie. Le turc 
semble occuper le centre dim quadrila- 
tere dont les sommets soul oeeupes par 
le persan, Ie exec, [’armenien etleSans
crit.

Puis(|uc ces langues on I explique dime 
maniere complete Ions les iioms dime 
serie, said' un seul, il n’esl pas logique 
d’admettre quo le people a quitte eette 
voie pour emprunter one racine nuine- 
rale a tin autre system c. II laid pourad- 
nieUre de parin’Is fails que les preuves 
soien I, irrefragables.

Ju.Mpiii nouvelle decouverlc , il esl 
done prudent de reserver son jugemenl, 
tout en admellant a litre provisoire que 
elli, ail avec le mot r/, main, un rapport 
direct.
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15 et 16 Les nombres Soixaute 
et Soixante-dix.

VLTMECH,soixante, el Vktmich, soixante- 
dix, ont on air de famille qu'ilsparlagent
avec yirmi.

Tous deux rent’ermenl evidemmenl les 
raeines memos des noml)res six el sept 
(ult et yet). Idles sent mememieux oon- 
servees (jin' dans les premiers nombres 
eorrespondanl aux dizaines. D’ou pro- 
vient la ressemblanee (|iii existe entre 
ces trois nombres? Kile provienl do la 
terminaison m i, meek on mich. Quelle 
esl l’origine de (*tk sultixe ? Je n'besite 
pas a me ranger a l’o[»inion exprimee 
par Bopp. Ce savant prouve quelaplu- 
part des noms cardinaux des langues 
indo-europeennes viennenl des adjeelils 
ordinanx ariens.

Apres avoir aecumule les preuves, if 
cite en dernier lieu septem, novem, de
cern, dans lesipiels il demonlre que Ym  
linal lalin no \ ient pas del· n do sap tan, 
■ tmvanet d am n. La desinence finale arien- 
ne est mas, en lure elle devait etre meek 
on mich.

Pourquoi les nombres a parlirde cm -
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quanto represenlonl-ils mi<iux les norns 
sanserifs? o’esl (|tu* servant ;ϊ designer 
des nombres plus forts el pour ainsi dire 
rnoiiis vulgarises, ilssonl restes davanla- 
ge a I’abri do la decomposition seeulaire. 
Yinni a laisse lomber le e//m linal,pro- 
bableinent par surcharge, puisque il re- 
presenlait deja le nomhre dix. Rappe- 
lons-noiis aussi ee (pie nousavons dildu 
<'hin a pro()os du noinbrc hcrh.

IT et 18 Les nombres Qiiati’e-
viracfts et Qu.atr'e-'v-ixigijt.-cl.ix.

S e  κ sen . , (ju a l r e - v  i n g l s , e t  Doqsa n , (| u a l  r e -  
v i n g l - d i x  d o i v e n l  e n c o r e  e l r e  e l u d i e s  
s i m u l t a n e m e n l .  l i n y  a  p o in t  d o  diiTicul- 
le  a r e e o n n a i t r e  d a n s  srk  el d a n s  doq  , 
sehiz  el doqou z.  II l a n d r a i l  b ie n  se  g a r -  
d e r  d e  l i r e  w h iz-on , d oq ou z -o n . Kn e f -  
fel o n  sa il  q u o  e e s  d e u x  n o m b r e s  son !  
out-sun  e l  w en-aim  <mi a n n e n i e n .  On y 
d i s c e r n e  b ie n  u n e  l e r m i n a i s o n  sun, lo u t  
a fail i d e n i i ( p i e  a v e c  le sun l u r e .  S an  e n  
l u r e ,  sun  e n  a n n e n i e n ,  a m  c n  g r e c ,  sat 
e n  S a n s c r i t ,  (jin e n  lalin  o n t  u n e  m e m e  
o r i g i n e .

V o ie i  d o n e  p o u r  r e s u m e r  n o i r e . t r a v a i l  
le ta b le a u  d e s  n e u f  p r e m i e r e s  c e n l a i n e s .
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7.1'TND. SANSCRIT. PKRSAN. TUItC
r e ta f d i .

Da s a n P a g a n 1 )<M i D o n
V is a i t i V in g a ti Hist D k i d m i s

T r i s a t a T r i n g a t S y U t s o u d s

C a t w a r e s a t a  C a t v a r i n g a t  T c l ie h i l  T v a r t s
P a n c a s a t  a P a n c a g a t P e n d j a l i ( E l l i )
K s v a s t i <'h a c h t i fullest A s t m e s
H a p ta i l i S a p  ta t  i I le f ta d Y e p t m i s
A s i t i? A siti H e c h t a d  E s k s e n
Nava'iti N a v a ti N e v e d N o v s a n
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TURC A R M E M EN  GREG LATIN
a c tu e l .
On D a s n  B e k a  D e ce rn
Y i r m i  Q sa n  E i k a t i  ! V ig in ti
O to u z  Y e r e s u n  T r i a c o n t a  T r i g i n t a  
Q e rq  Q a r s u n  T e s s a r a c o n t a  Q u a d r a g in ta  

(E l l  i) H isn n  P e n t e c o n t a  Q u in q u a g in ta  
A l t m e c h  Y a ts u r i  E x e c o n t a  S e x a g i n t a
Y e t m i c h  Y o t a n a s u n  E b d o m e c o n t a  S e p -

( tu a g in ta
S e k s e n  O u ts u n  O g d o e c o n ta  O c to g in ta  
D o q s a n  I n n s u n  E n e n e c o n t a  N o n a g in ta



46 —

Nous n avonsaucuneremarqiie a ajou- 
lera  ce tableau; laisons seulcmenl ob
server que si les (|uatre derniers noin- 
bres out une physionomie arienne mieux 
caracterisee, indiquant des noinbres plus 
forts, ils soul ell memo temps plus longs 
et plus dues quo les autres.

19 Le noink>r»e Cent

Vuz, cent, se confond par la prpnon- 
eialion el l’ecriture avec le mot yuz, si- 
gniiianl visage, front, quelquefois des- 
sus. Ce nombre est tres-deiigure , mais 
on pent retrouver son origine certaine.
De memeque yedi, yelmicJi, yotn et yota- 
nasun viennent de sap Ian et que ycl et 
sal oid une racine commune, de menie 
•je suppose qne yuz vien\ de'suts. Si cette 
supposition etait admise, lout serait ex- 
pliquc , car suts eveille immediatement 
I’idee de centum (laI in), sed (persan), sa- 
taw (sanscrit), satem (/end) katou (grec, 
deckaton), suto (slave), bund (gothique), 
hunt (hautallemandj. Sato me parait le 
plus pres possible de suts. Rappelons- 
nous que e’est deja le slave qui avail · 
explique doqouz el daqsari. Je ne men- 
tionne pas le nombre cent en armenien;



ilse dil. hariaret neserallache pasdiree- 
fement an Sujel (pie jo Iraile.

Comme derive do suls, j’admefs la for
me i)iit.s <Γού yuz esl facile men I veim 
(voir sbkiz et otouz).

2 0  3_.e noiiil:>i*e ]VEille

l̂ nfin vienl le mol Hin , mille, qui a 
ime phvsionomie loule speeiale. Kn ef- 
fel le sanserif sahasra, le /end hasanlrra, 
i’armenien hazin', le persan hezar, legrec 
khi/io (‘I le latin millo. ne nous fournissont 
aucun eclaircissemenl a ce sujel.

Je voisdonc qu’il laid avoirrecoursa ime 
autre source.Lesformessanscriles bis, les 
formeslalines bis, hini, ies formes slaves 
/i/,le bengali ba (dans barn) et I’indouslani 
bn dans ha rah) represented deja la sym- 
plumisation du v. Mais bist an persan el 
bis en indouslani, signiiianl vingt sont le 
plus pres possible (le bin. Bin signifie 
vingtetpar consequent «unporte l’ideede 
vingt einijuantaines. Quelle esl la deriva
tion de ce nombre? Bin a dii passer par 
une aulre forme bin a plus completo|el pent 
elre bi-nan. Bi represeide le dvi sanserif 
etquantawm, jelerapporte au sanserif 
nsati, visible dans vimali, (nakali pour



dekati) H des terminaisons nia du laiin 
el du grec. Binan me parail representer 
exactemenl piginti el vinsati. Bin serai I 
done le vingtieme terme d un systeme 
de numeration dans laquelle I ’unite se
rai! la einquanlaine (Voir Elli pour plus 
de details).

21 Le mot Demi

Dans aucune des iangues delalamil- 
le, lemotqui exprime demi oumoitiene 
contienl les nombres eardinaux. Yare et 
yarem ne foul point exception acette re
gie. llsemble impossible de meconnaitre 
dans ees deux mots laracine yar du ver- 
beyarmaq. Riendeplus nature!; un de- 
mi, line moitieest le resultat de la division 
egale d’une unite quelconque. Yare re- 
viendrait done a division, scission. Une 
preuve inattenduedu fait nous estfour- 
nie par le lure ancien djala, oudjaleh,
{jui avail la meme valeur que yare el 
yarem , evidemment pour la memecause. 
Les deux motsviennenl egalemenl d'une 
racine primitive djal signifiant briser, 
fendre, emporter, qui a forme entre au- 
tres derives : tchalmaq, enlever, derober, 
trapper ; ichaqmaq, mordre; tcha qelda-
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maq, se tenure, se rompre; tchaldeh, fen- 
du, brise,hlesso; tcluilqayipaq, re11 verser; 
tcha telde, fente; tchatlamaq, se fendre; 
/c/m M/, fourchette. lei se presentent 
deux (juestions. Quelle esl I’originede la 
vaeine yar el (juelle esl roi'igine <le la 
lerminaison e el eni? En preinicr lieu, 
je crois reconnailre hi racine sancrite 
dr, fendre, diviser; j ’ai demontre plus 
haul ;i propos de scuptan, yedi , qu’une 
des temlanees de la langueest de placer 
un ye initial en lete du mot, (juand le 
mol etaitpesant pour un cause quelcon- 
que. Quant a la voyelle finale; elle peut 
suivant les mots se prononcer e, ou, it, 
i. Exemple, tchale (ronce) de tchalmaq 
(dechirer);dholou (plein) dedhohnaq rem- 
plir); milt (couverture) de rnlmek (cou- 
vrir); dikili de dihilmek; ichute (clieviOii) 
detchatmaq (croiser, enchevetrer); bate 
(coucher du soleil) de batmaq (plongeij.

II esl impossible de ne })as voir dans 
celte classe de mots les representants de 
la premiere classe des derives indiens 
(pii se forme en ajoutant a , a, ou,i, au 
radical (exactemcnt commeenturc, sauf 
les regies phonetic} ues spcciales).

I



Jo citerai <|uel<juesexeinplessanscrits: 
srp, ramper — srpa, serpent,
bhug,etre courbe—  bliugc, main, 
gr, vieillir — gam, vieillessc.
pr, Icmpltr —  pure, vilie.

Du reste d’apres Oppert (Grammaire 
sanscrite) , leiv nouns formes d ’apres re 
systeme soul innombrables.

Us ne sont pas innombrables en turc, 
mais on en Irouverait facilement deux 
cents.

Yarem esl construit sur un autre mo- 
dele aussi fainilier a la langue turque 
que le precedent je citerai: deunum, 
eulum, eultchum, keuturum, doyoum, a- 
lem, salem, beuidum, boghouvi, bitchim, 
itchim, outcliouroum, etc. venant des 
radicaux derm, eul, eidtch, gueutur,doy , 
al, sat, beukul, bogh, bitch , itch, out- 
chour.

On \ oil done immedialement que le 
mot yarem  n’appartient pas a une classe 
de mots restreintc c tn ’est point une for
mation acciden telle.

C’est encore dans la langue indienne 
qu’il nous faut en rechercher 1’origine: 
am est I’infinitif Sanscrit lui-meme con
serve. Yoila une des mcilleures preu-
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ves dcla derivation arienne du lure. La 
I(>rme am parexemple rahham , arahim m, 
n’esl cepcndant qu’une abreviation do 
turn desinence complete : pac, paktum; 
vac, vaktuni; kr, karlum. Jaimeraisdonc 
mieux en definitive faire venir em de 
turn abrege (pie de am. Plunjeurs cau
ses mililent en favour de cette manicre 
de voir. La plupart des noms verbaux en 
em, bn, oum, um , appartiennent a des 
verbes pour lesquels la phoneti quo veut 
une desinence en um ou en own. La 
prononciation a garde quelque chose de 
sourd qui rappelle Γ oum sanserif.Mais 
je trailerai cette ({uestion avec tout le 
developpement qu’clle comporte dans la 
seconde partie de mon travail, lorsque 
je parlerai des racines en general et des 
affixes en parliculier-

Yare et yarem son I done deux (deri
ves reguliers du theme lure yar ; Tun 
est un substanlif neulre et I’aulre repre
sente une forme de venue inusitee de 
l’infinitif ancien.
22. Las collectifs en c r  et en c h e r .

II existe en lure une classe de mots 
tres-curieuse, cede a laquelle appartien-



nent les mols bir er, ik-i cher, utch er, 
deurd er, beck e r , atle ch a r, yedi cher t 
sekiz er, doqouz a r , on o r , etc.

On voit a premiere vue que la forme 
complete est char et <jue dans les cas 
ou ch a etc supprime, on a eu en vue 
d’eviter la surcharge. On pent reconnai- 
tredans ces mots lesufTixe tara qui for
me des comparatifs dans loules les lan- 
gues indo-europeennes : sophoteros en 
g re c , alter en latin, bed ter en persan. 
Tara , d’apres les philologues vient de 
la raeine arienne transitive tr, qui indi- 
(jue mouvemenl et progression ; char 
viendrait done de sar, comme ulch, de 
uls, comme bech de pes, comme le chin 
reflechi du pronom arien sma; quant a 
sar, lui-meme ne serait qu’un adou- 
cissement el une monosyllabisation de 
tara. II n’est pas diilicile. de justifier 
dans ces mots-la 1’idee comparative. Ces 
mots soid des collectifs partitifs, repon- 
dant aux mots latins singuli, binl·, terni, 
quaterni, quint, etc., jusqu’a un certain 
point.

Or il esl clair que 1’esprit ne pout se 
faire l’idee d’une partie au milieu d un 
tout sans qu’il y ail a un degre quelcon-
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<Iue une coinparaison avec la quantite 
restante. Du reste il serait tout-a-fail 
inexact de juger de la valour primitive 
du sullixe tara par nos comparatifs ac- 
tuels; l’idee en etait tout autre. Dans le 
mot lalin alter, par exemple, le sullixe 
tara, indique seulemenl la negation de 
l’identite. Dans les prepositions inter , 
propter, subter, propter , le sullixe tara, 
n’ajoute qu’une notion bien vague et 
<fiii memo a l’epoque de la grande litte- 
rature etait tout a fait oubliee.

Hirer, biner, signifie un, mi lie au mi
lieu des autres c ’est-a-dire par exten
sion la grandeur numerate ramenee a 
des series de une unite, mille unites.

23. Les noms ordinaux

Ges noms se former) l d’une manicre 
uniforme du nombre cardinal corres- 
pondant, au moyen de I’allixe ndji ou 
inclji qui suivant les regies phonetiques 
pe u I former endje (altendje), indji (ikindji), 
oundjou (onoundjou), undju (ulchundju). 
La perigee se porte immediaternent sur 
les professionnels , tels que anibadje, 
voilurier; beguirdji, muletier ; soudjou, 
limonadier et keumurdju, charbonnier,
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dans lesquelsonconslatcrexislence d’un 
suliixe analogue. L ’origine de ces deux 
partieules n’est eependantpas la rneme. 
Ndji, rappelle nti (baranti, bairandi, 
fheronti, ferenti) qui son l les themes 
forts des partjcipes presents on norns 
d’agent. Dans les langues germaniques 
and, out, ent s’est adouci en end, a cote 
duquel on troiive des formes en ing : 
exernple king, roi, venant de laming.Le 
suliixe n’est point indji, commeon pour- 
raitle croire mais seulement nt, comme 
le grec ista-nti le prouve suffisamment. 
Quant a l'origine meme de nt, jela don- 
nefai lors de l’etude ties desinences dans 
le cliapitre quatre de cel ouvrage.

Le lure n’est pas la seule langue ou 
J’on trouve la transformation du t en dj. 
Le lithuanien feminin r/rr/U7?//,l)n'danle, 
for.rnit un theme degantchio; le gothi- 
que presente des feminins en jo, ce (|ui 
donne lieu a des adjeclifs comme [rijon- 
djo (aimant, ami).

Enlin I’ancien slave elargit le theme 
par sio, ce qui esl encore une analogie 
avec le lure. Le borusslen el le latin a- 
joutenl simplement un i (ferentia, fe- 
renti-um).



00

L’armenien nous montre aussi un 
theme final on ga  pour Je parlicipc 
p rcsen I.

En resume je pense que Ιο I home pri— 
initif* nt s’est etargi par I’adjonction de 
ie en lure el par consequent esl devenu 
■ atie oil ndie eoinmc le voulait le genie 
de la ianguequi ne pcrmel que rarement 
I’existence dugroupe /d; quanta ie,X i 
s’csl demi-vocalise el Ye final a obei a la 
phonetique commune, en se c hangeant 
suivant kv eas en e, i, on, u.

Les noms ordinaux paraissent done 
analogues, aux formes centres plurielles 
des parlieipes presents sanscrits avec 
l’adjonction d’un icommc lelithuanien, 
le slave, le borussien el le latin, 1’ar- 
menien prenant la loll re# .

Le nom verbal oladjaq nous presente- 
ra un plienomene de meme ordre.

Je ne saurais terminer sans dire (jue 
les vieux auteurs turcs nous fournissent 
des formes comine birinlij, ikindj, ut- 
chundj el teurtiindj, qui out evidem- 
ment precede les formes actuelles. 
Elies sont infiniment moins allerees.
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24 Le mot Ikiz.

Le mot ikiz, esl ce qu’il devail elre. 
On 1’aurait pour ainsi dire forme d’a- 
vance. En effet un mot destine a eveil- 
ler Γidee de deux enfants mis au monde 
dans le merne part devai-l contenir iM. 
L’analyse du mot esl loute faite : la pre
miere partie iki represente le nombre 
cardinal, la seconde fournit z  pour ds 
ou pluldt st venant de stas, troisieme 
personnedu duel dupresent'de l’indicatif 
du verbe etre,a$.On pourrait encore voir 
dans le z  un reste du pluriel Sanscrit as.

25. Le mot. Ilk.

Le mot ilk, premier, ressemble a un 
nombre ordinal, mais ce n’est pas autre 
chose quel’oppose de sonki, c ’est-a-dire 
que ilk, signilie en principc non le pre
mier, mais 1’un par rapport a un autre 
plus eloignc. Un exemple fera mieux 
comprendre: on (lira ilk behar el son be- 
hnr,premiere et dernicre saison. /M ost en 
lure, ce qu’est en latin alter repeie eten 
grec alios. Uk repond a alias qui esl la 
racine positive donl alter esl le compa- 
ratif. Je mepropose done d en parlor avec
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detail a I ’article des pronoms clans le3c 
chapitre.

2G. Le mot IVIilliotin.

Le motmillioun, est d’origine franque. 
11 vicnt de l’italien millione qui vent dire 
exactement gros ini lie: on n’a (ju’a com
parer ossa, ossone; sal la, salone; bianco, 
biancone; vecckio, vecchione, etc.

Ge mot est d’une introduction tres-re- 
cente etje n’cn parle que pcur memoire.

27. Le mot Ikindi.

Ce mot represente 1’heure a laquelle les 
musulmans font la 3e priere cle la journee. 
On y reconn ait immediatement le nom- 
bre cardinal ture deux. Quel role joue ce 
dernier nombre ? It eveille l’idee cle la se- 
conde priere apartir de midi (eia/len, mot 
mongol). Peut-etre indique—t—il que I’a- 
pres-dinee est divisee cm deux parties 
egales. Quelle que soil Γexplication que 
Ton adopte, le second i appartient an llie- 
me numeral et la terminaison est ndi af- 
faiblissement du theme Sanscrit anda, 
don't le mol vasanda, printemps, Yenant 
du theme vas, estun bon exemple. On pout 
comparer le latin juvenla (dans juvrntas),



temps de Jajeunesse. Cesufiixe rare en 
lure se montre ceporidant dans quelques 
autres mots. II provient de deux themes: 
le dernonstralif el le pronominal to sur 
lesqucls j ’aurai occasion de revenir plus 
lard.

2 8. Le mot Boutchouq.

Le mot boulchouq a du avoir dansl’ori- 
gine une prononciation differente, pro- 
hablement betcheq. II differe de yore,ya- 
rem, en ce sens qu’i] doil loujours etre 
precede d un noni denornbre cardinal. L e s  
aulres langues indo-europeennes ne pre- 
sentenl pas it nia connaissancc de mot qui 
soil employe exclusivement dans cette 
position. II signiiie par lui-meme parlie, 
fragment. Comparons betclmq, couleau; 
boutchouq, demi; belcltaqe, scie; bitchim, 
coupe, taille; bitchmeh, couper, etc., nous 
y reconnaitrons une origine commune la 
racine bitch, signifiant fendre, couper; 
en effet fendre et couper soul les deux 
seules idees qui correspondent a la fois a 

* une scie e ta  vm couteau. II faut proba- 
plement rapprocherde M c/jou bith, lara- 
cine Sanscritebhid ou, a v e c  m e l a t h e s e  et 
cliangemeut deladou(*een forte, bilk, qui
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est a n a lo g u e  a u  t h e m e  lu re .  O r c e l t e  r a c i -  
ue signitie f e n d r e ; e lle  a d o n n e  le  ra d ic a l  
latiri fid  e larg i d a n s l e  v e r b e  f r a n c a is  fen d -  
(re)  e l  d a n s le  m o t  fen t(e ) .

La langue indienne dans le cours de ses 
derivations change du resle le ci final des 
radicaux en t e l e u d h .  B h id regulierement 
apu devenir bith on bhidh ; mais d’un au
tre cote le tchim  n’appartenantpas ala lan
gue lurque primitive laracine bitch peut 
venir debilh  et ce dernier de bhidh, sans 
autre supposition.

Ce n’est qu’a la suite des temps (ju il 
s’est passe pour le mot boutchouq ce qui 
s’est passe pour le mot hit in /'radio. Dans 
l’origine ces motsonteu un s(ms vague de 
partage et ce n’estque plus lard qu’on a 
ajoute a cette idee la notion d’egalitedans 
le partage.

Q u a n t  a  q derniere le l t r e  d u  mot, il 
r e p r e s e n te  selon moi c o m m e  dans qerq, 
olu d jaq , ilk, Γs pronominal Sanscrit qui 
se  t r a n s f o r m e  en q ouen k ie f,  ( ju a n d  il ne 
il n e d e v i e n t p a s  chin.

En S a n s c r i t  to u te  r a c i n e  v e r b a l e  p e u t  
e t r e  d e c l i n e e p a r  I’a d j o n c l i o n  d u  p r o n o m  
d e m o n s t r a t i f  sa v o n a n t  d e  sma, e t  
p r e n d r e  les f o r m e s  as, is, us. Boutchouq
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serail done le nominatif d’un norn verbal 
de la 3e forme.

29. Lesrestes dumotdva.

Le sanserif dva transforme eomrae 
noiisl’avons vu au second paragraphe de 
cechapitre, a eependant laisse dans l’an- 
eienne langue quelques vestiges. Par un 
fait curieux, le d s’etantdurci en /, lev 
s’esl aspire, parexemple, les mots thana, 
boeuf de deux ans, veau, et thay, cheval 
de deux ans, poulain. Ces deux mots en 
effet prenaien't autrefois un the, lettre ra
re au commencement des mots a cette 
epoque.

30. Les formes archai'ques
en av.

Nous ne saurions terminer Fexamen 
des noms du nombre sans parler des for
mes elonnantesuv, avlaetavlaw.

Ges h ois formes se rencontrent pour 
les cinq premiers noms de nombres a par- 
tirdedeux et pour prendre deux exem- 
ples, on trouve utchav, utchavla et utch- 
vlan; ieurtav, teurtavla, teurtavlan. Le 
nombre deux y perd son i final et Γό-  
change contrePa· du sullixe.

Pour comprendre ces el ranges termi-
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naisons examinons quelle en etait la si
gnification. Elies avaient toutes le me- 
mesens. Bechav, aussi bien que bechavla 
et bechavlan, representait la collectivite 
de cinq personnes associant leurs efforts; 
en un mot bechav signifiait tons les cinq 
ensemble. La et lan, comm eel, main, 
comme la, sjiffixe conjonctif, comme le 
mote/, peuple, out tous pour origine le 
Sanscrit li, lier, reunir. Ce n’estpas ici le 
lieu de lesetudier. 11s trouverontnaturel-
lement leur place au iechapitre.

Mais av doit etre analyse tout desuite.
Lalangue indienne forme son nomi- 

natif-vocatif-accusatif duel en cm, qui a 
pu facilement devenir av. Lezend termi- 
neces memes cas par civ et devant cer
tains mots par dos. Legrec ampho, (latin 
ambo) est termine par un omega. Les a u -. 
tres langues en general allongent lader- 
niere svllabe.

llest probable, dit Bopp, que la di- 
phthongue au vient de as par la vocalisa
tion de Ys et (jue as lui-meme est un 
renforcementde la desinence plurielle as. 
En general, cordinue-t-il, le duel, ayant 
a marquer une idee plus precise (pie la 
notion vague de plurality, emploie pour



la rnieux imprinter dans 1'esprit el la per- 
sonniiier d’une facon plus vive, les de
sinences les plus pleines, Cela est vrai 
pour tousles eas.

Quoiqu’il en soil $ i  a garde son i dans 
tous les auIres composes qu’il a formes et 
si ikav a perdu le sien, on doit l’altribuer 
a l’influencc preponderantc de la voyel- 
le longue qui caracterise les desinences 
<lu duel.

Je reconnais done dans av d’anciens 
duels. Le duel est en effet avail I lout une 
forme collective. Le turca etendu cette 
idee a d’aulres series que la serie par 
deux; il a concu des collections par trois, 
par quatre, par cinq et par six.

Je rapproclierais volontiers de cesfor- 
mes-la le mot latin el grec octo (arme- 
nien ut) qui a tout 1 air d’un duel, car 
sa finale est longue et rappelle celle 
dV/.mp/io. C’estunduel a la maniere tur-
que.

II n’est pas sans interet de rappeler que 
ces formes archaiques inusitees depuis 
environ deux cents a ns etaient sou veil I 
prises prononiiiialementet que I on ren
contre souvent les expressions utchavla- 
ce, tcurtavlace, qui tie sont pas depour-
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vues de quelque rapport avec le pro— 
nom bind.

31. 3—i’e pronom E5ir*iei.

Le piOnom indelini birici est Fexem- 
pie d’un curieux Iravatil de Jalangue.

Bir signifiant un, biri avail done la 
valeur du pronom quelq-uun dans son 
sens le plus vague, mais il parait quela 
signification pronoininalc de Vi termi
nal ayantcesse d’etre sen tie on a ajoute 
lasyllabe c/etTon aeu birici, employant 
deux Lois le pronom possessif.

Je compare celaa nousainions. Ons de
signed Faction presente pour la le per- 
sonne du pi Uriel, mais peua pen la signi
fication primitive de ons ayanl cesse 
d’etre comprise on a du ajouter le pro
nom nous (tans les langues oeciden tales.

De meme le turc birici contient l’adjec- 
tif cardinal un plus le pronom possessif 
repetedeux Lois.
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CHAPITRE II

UK LA DECLINAISON EN GENERAL,





Dans la langue turque les stibslantifs 
de toute nature, les adjeetifs el lesnoms 
verbaux suivent utie seule et raeine de- 
clinaison dont les formes actuelles sent 
parfaitement connues de Ions el se trou- 
vent dans les gramniaires meine les plus 
elementaires.

Cette declinaison necomporte aujour- 
d’hui aucune exception et cede genera
lity date d’un temps Ires-recule.

Analyser les suffixes casuels *de la lan
gue el les rattacher a la derivation a- 
rienneest uneoperation ardue el meine, 
jusqu’a un certain point, avenlureuse. 
Pour proceder avec un pen de securite 
a cede recherche, il convient avanttout 
de se preoccuper de savoir si nouscon- 
naissons des formes plus dnciennes el 
mieux conservees.

En consultant les vieux auteurs dont
r au 
com-

M. Pavel de Courteille, professei 
College de France, s'est fait Ihabile



mentaleur, on constate que ces suilixes 
grammaticaux ont ole jadis infinimcnt 
plus complexes que les desinences ac- 
luelles. L ’analyse des terminaisons ar- 
chai'ques est plus facile,car les diflerents 
(hemes pronominaux et demonstratifs v 
soul moins mutiles et par consequent 
plus reconnaissables.

Je crois qu’il est bon de presenter iei, 
en forme delableau, les paradigmes des 
deux cleclinaisons ancienne et nouvelle.

Je prendrai comme exemple: l°un 
mot termine par uneconsonne; 2° un 
mot termine parune voyelle radicale;3° 
un mot termine par une voyelle prono
un n ale.

Dec!iliaison actuelle.
yuz
yuz-un
yuz-e
yuz-u
yuz-den
yuz-de

baba
baba-y-en
baba-y-a
baba-y-e
baba-dan
baba-da

eli
eli-n-in
eli-n-e
eli-n-i
eli-n-den
eli-n-de

Voici main tenant en regard la deeli-u
liaison au temps de Baber.
yuz baba eli
yuz-niiiin baba-ninin eli-ninin



yuz-ke baba-gha eli-ke 
yuz-ni baba-ni eli-ni
yuz-den baba-den eli-den
yuz-da baba-da eli-da

Je ne m’occupe-pas des [)111 riels,parce 
qu’ils se declinent sur le premier para- 
dignie yuz:

Une comparaison meme superiicielle 
entre ces deux formes fait cesser imine- 
diatement toute indecision. II faut etu- 
dier d’abord la declinaison ancienne.

G’est la marche ipie je suivrai.
Ge chapitre sera done divise en plu- 

sieurs paragraphes.
1. Du nominatif.

Du vocal if.
3. Du genitif.
4. Dn datif.
3. De l’accusatif.
6. De rinstrumenlal.
7. Du locatif.

et 8. Du eigne lar, symbole du pluriel.

1. L e  xaoixiina.ti£

Le nominatif est le cas, e’est-a-dire la 
la circonstance ou un etre abstrait ou 
concret se rencontre, lorsqu’il execute 
une action prevue par un verbe.
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Cette alien I ion speciale attiree par cet 
etre lui a vain dans la pluparl des Jan- 
gues ariennes l’adjonction d’un I heme 
demonstratif sa qui se rencontre a 1’etat 
de rudiment dans les iangues anglaise, 
espagnole, porlugaisc et francaise sous 
forme d’s au pluriel el dans les Iangues 
allemandes sous la forme adoucie de Yr 
au singulier (le latin nous offre de nom- 
breux exemples de changements sembla- 
hies, corpus, corporis, /Jos et /Jo}‘.)

Le zend qui semble avoir produit la 
declinaison lunjue-a supprime cette coii- 
sonne el a rein place Γ as Sanscrit par o, 
qui se transforme de nouveau en as de- 
vant certaines con jonclions,

Au nominatif singulier la pluparl des 
Iangues modernes ont supprime Y s alien, 
le lalin rosa, le grec emera, l’allemand 
bild, Γanglais light nous fournissent des 
exemples de celte suppression.

Au conlraire des themes masculins 
el feminins les themes neutres ont pom* 
lettre caracteristique I’m.

Le neulreusl en general moins varia
ble que les deux autres genres.

Les themes lures soul absolument de- 
pourvus de la llexion casuelle au nomi-
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natif. La langue ne Faconservee qucdans 
la lerminaison plurielle lar donljedon- 
nerai plus loin I’origino.

II en resultedoncque les themes turcs 
ties trois genres onl le plus grand rap
port grammatical an singulier avec les 
t hemes sanscrils neut reset au plurielavec 
les themes sanscrils masculins.

Une infinite d’exemples semblent ce- 
pendant prouver l’existence primitive de 
nominatifs turcs en q ,par le durcissement 
tie s en q si coinmun dans les langues a- 
riennes el en particulier dans I’armenien.

Pour moi, boutchouq, betchaq, (jouy- 
rouq, tchabeq, oladjat], oldouq,et(*. ne 
sonl autre chose que de vieilles formes 
de nominatif conser\ ees jusqu’a aujour- 
d’liui par le caprice tin people.

2. Le vocatif.

Le vocatifestle cas dans lequel se trou- 
ve un elre auquel on s’adresSe directe- 
men I, auquel on parle.

On peut dire qu’en general les langues 
anciennesnedonnaient pasau vocatif une 
forme speciale. La forme fondamen- 
lale du \ocatif est 1’absence memo de 
flexion. (Pest dans ce cas que le theme



se presenle a nu. Par alms cependant 
le noininatif a ele construit comine le 
vocatif en perdant la desinence easuelle-

Je crois done que dans les phrases: 
babaeuldu, ey baba. Ce n’est pas le me- 
me mol (|ue nous voyons; le premier 
derive de babas on babaq, le second esl 
la reunion des sons par laquelle nous 
representons l idee meine de pere.
3 Le genitif ancien en IMinin.

Le genitif actuel esl en, qui suivant 
les regies phoneliques peril se transfor
mer en in, qun, u n : at en, gueuks un, 
el in, oghoul own.

Ge])endant si les noms sont (ermines 
par une voyelle themati([ue le geniIiΓ in
sere une voyelle euphonique le \je\ baba- 
y/-en, tekne-y-in, eulu-y-un, borghou-y- 
oun.

Si la voyelle finale est pronominale la 
desinence du genitif est nen, forme bien 
plus complete que les precedenl.es: ba- 
liace nen, erteci nin , keumuru n u n , 
boyounou noun.

Toutes ces terminaisons sonl recentes; 
la forme ancienne etait nimn quel quefut 
le mot decline. Kile ne cliangeait ni a-r_'



pres un pronom personnel, ni apres un 
mot termine par une consonne.

Quelques exemples dissiperont toils les 
doutes :

1° Biz ninin oulough aba holagou khan 
moghoulistan den guelkenden beri iki 
utcii arqa cutdu.

Depuis (|ne noire grand-pere Holagou- 
klian est venu du Moghoulistan, deux on 
Irois generations (arqa) out passe eutdu).

(Abo'ul-Gazi).
2° Zulfu ni ni n her tchini da yuz felne 

dour din ehligha.
Dans eha<pie pli (tchini) de ses bou- 

cles de cheveux il y a cent perils t'etne) 
qni attcndent les (levels.

(M ir-Ali-Ghi r-Ne vai).
3e Aremas echkim bile gueuz ninin 

qezarglian ia‘k lare.
Les veines enflammees (qezarglian rek 

lare de mes yeux neselavent pas (are- 
mas) sous la pluie de mes larrnes (ech- 
kim).

(Mi r-Ali-Chir-Nevai).
4° Ferman bouldou kirn roum des- 

touri bile arabalar ninin araceda zendjir 
ourounouuha evi ninin kliame den a r -
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gliamdji Jar aceb hii hirike baghlaghay- 
lar.

li fill prescril d’allaclier loslines aux 
autres lesvoilures, a la maniere dcspeu- 
ples de Roam, en y suspendant, an lieu 
(ourounougha) de chaines, des eordes 
(arghamdji lar) de peau kliam de boeuf 
(evi). (Baber).

Aujourd'hui au lieu de hmiinin, zulfu- 
ninin, guenzwmm , arabalammm, evini- 
nin , on dirait biz-irn, zulfu-nm, gueuz- 
un, arabalar-m et evi-y-m.

Essayons d’enlrevoir la reelle origine 
de ninin.

L’etude du genitif singulier el du gc- 
nitif duel des langues indo-europeennes 
ne nous apprend lien d’interessaut sur 
ce point.

Examinons la formation du genitif 
pluriel dans la famille.

La desinence sanscrite pour le gen it it 
pluriel des substantifs esl am; la desi
nence zend est anm. Le grec se sort du 
suffixe on. Le latin a conserve la la biale 
nasale, comme loujours: les genitifs plu- 
riels sont termincs en am. Le borussien 
a conserve la nasale et a supprime la 
voyelle : sevinta-n (des ’saints).



La formesanserile complete elait sunt, 
donl la partie s'est la plus importante, 
car s figure aussi an genitif singulier. 
On en trouve partout des restes dans les 
pronoras.

Le gothique emploie se ou so ; le zend 
dans les pronoms prentl sanm au femi- 
nin, nhanm an masculin. Les pronoms 
horussiens prennent son, I’ancien slave 
sit, les pronoms latins rum |)our sum : 
illo rum, ho rum. Comparez la premiere 
etla seconde tleclinaison latinc: des. rum, 
domino rum.

Le grec nous presente ties formes en 
aon et eon qui indiquent la presence an- 
cienne d’un s ; enfin l’ombrien fournit 
ties genitifs plurielsen rum et l’osqueen 
zum. Le Sanscrit a ties formes pronomi- 
nales en sum et en kam (kesam, asma- 
Aam).

Etant donne la forme arietine sum, 
mutileeen am et en arm  ,je reconnaitrais 
dansle zend une forme turque 'win.Mais 
ici se place une importante retnarque. 
Le Sanscrit insere frequemment entre 
cette terminaison et le theme tin mot un 
n euphonique.

Le zend subit la meme insertion.
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Exemple: aspa-n-anm , hisva-n-anm. 
Cola est do regie pour les themes en a el 
on a ; les polysyllabiques en i et en ?, 
(afrili-n-anm), prennenl aussi n-anm. 
Eniin les themes en ύ radmettentfacul- 
talivement on general, obligatoirement 
pour certains: tanu-n-anm,nasu-n-anm.

En definitive, jo considere la forme 
pleine nanm du zend, comme ayant en
tendre la forme turque ninin ou nenen. 
L ’ m final arien sc serait done adouci en 
n comme en grec et on borussien.

II n’est- pas sans inleret encore do fai- 
i*e remarquer <jue les langues germani- 
ques nousfournissent desgeniiifs pluriels 
antiques en na et en no.

Ninin esl done probablement mi ge- 
nilif neutre pluriel applique d’une ma- 
niere plus generate on turc, ce qui n’a- 
vait aucun inconvenient l°parcequele  
nombre pluriel etait suilisamment indi— 
quo par lo sulfixelarel 2°parcequela no
tion de genre est inutile, j)uisque , dans 
le turc.comme l’armenien, tons les tho
mes out pris la forme masculine.

Les desinences m  el nen actuolles ne 
sontque des restes do la forme [primitive 
ariennequia ete probablement nasama.



4 .  L e  D a t i f  e n  t / a .

Le datif actuel est termine en a dans 
les mots ou dominenl les lei I res fortes et 
(‘lie dans les autres. Exemple: (/nucha, 
ele.

On trouve dans d’aulres circonstances 
ya el na: olmacerca, gueuzime, baba-yc, 
eulu -ye.

La desinence ya estdemoinsen moins 
employee et il est actuelleinent de bon 
gout de prononcer tres-peu le ye et de 
dire presque baba-a, eutu-e.

La consequence de cede tendance 
cons tan te est que la langue ancienne etait 
plus dure que 1’actuelle.

En effet,si Ton recherche dans les λ ieux 
auteurs, coniine nous I’avons fait pour le 
genitif, on trouve des suffixes he et gha 
{(/hah). Plus anciennement encore qa et 
yah, etaient les formes employees.

Voici des exemples des trois formes 
ka, gha et qa

I . Kim ke qe^cq sougha eliken ouzar 
her nidje kirn elighi yer elbarar.

Quiconque met (ouzar) sa main dans 
de l’eau chaude qczeq) a beau la lecher
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(yer) ensuite, ellen’en esl pas moinscou- 
\ erle-de-brulures (elbaraij.

i . Gueuk teguirmen lachen eylandur- 
ma«| istar bachen ka clime ay ve gun 
bacliem uzre boukim siare dour.

No I’imaginc pas que la luneet le so
led (gun) soicni dcs planetes qui aecom- 
plissent leur revolution dans l’espace ; 
c ’esl unemeule que le ciel fait t-ourner 
aulour de la tele.

Mir-Ali-Chir-Nevai .
3. Azaghlaq tcheqghan kiebi ourouch- 

qa tourma'i.. . .
Les quelques personnes qui etaient 

sorties n’ayant pu soutenir le choc.. . .
(Baber

II n’est pas sans inleret de voir ce 
sullixe joint aux pronoms personnels et 
aux mots (ermines par une voyelle pro- 
nominale.

1. Biz ke tchapqan yavni atglioulade.
II a repousse a coups de (leches atgliou-

lade) les ennemis (yavni) qui nous assail- 
taient.

(Aboul-Gazi).
2. Adjeghem den bir rnechet yuzu ke 

ourdoum.
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Dans ilia colere, je lui assenai uncoup 
de poing »ur la figure.

(Baber).
Tous ces exemples prpuvenl jusqu’a 

l'evidence que la forme ancieiine duda- 
lif a ete une gutturale suivie du son a 
on e, la gutturale elan! h, q ou qh.

Quelle peut en elre 1'origine?
La langue sanscrite nous fournira en

core des eclaircissenients.
Le datif Sanscrit se forme au moyen 

do radjonction au theme du suflixe e. 
Or ce Sullixe n’est lui-meme que l’elar- 
gissement du pronoin a ou plutot sonre- 
redoublement. Mais il laid remarquer 
■ qu’une transformation s’opere dans la 
parlie linale du theine.

Geux qui sont tenuities en a out un 
datif en (it/a (asva, asyaya).

Ceux qui sont termines en a out un 
datif en yai (asva, as\dyai .

Les themes en i el en u sont frappes 
du gouna, agni donne agnaye, sunn don- 
ne sui\ave.

Le zend suit a pen pres les monies 
regies : vanhu fait vanhuer.

Je.croisdonc que les termiliaisons sans- 
crites el zendes ya, ye el ve sont voisines
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et parentes do yha lure, qui,suivanl les 
cas, ost durci en qa ou adouci en kn.

Sous ce rapport les daliIs lures serap- 
portent aux datifs sanserifs el zends gu-

• p *runes.
La langue oltomane du resle n’esl pas 

seule a inserer un y euphonique entre 
le theme el la desinence; rappelons en 
passant <ju<‘ le zend lanu fail au datif 
lanu-y-e comme l<* lure eutufait eutU-y-e.

Quant a Γ n actuel insere entre one 
voyelle prononiinale et Γ r du datif, le 
Sanscrit nous en donne I’excmple.

Voiei (*e que dit M. Breal, dans la tra
duction de Bopp.

« Quand un theme termine par une 
« voyelle doit prendre un suflixe casuel 
<( commencant par une voyelle, le sans- 
« crit, pour eviler Γ hiatus et pour pie
ce server en meme temps la purete des 
« deux voyelles, insere entre elles un n 
« euphonique; on ne renebntre guere 
« cel emploi que dans le Sanscrit et dans 
<c les dialectes les plus proches. G’est au 
« neutre qu’il apparaitle plus souvent. »

On le trouve cependanl aussi aufemi- 
nin et au masculin.
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Les vieilles langues gerraaniques of- 
frent le meme phenomene.

On trouve done les formes sanserites 
vari (eau), vari-n-e (al’eau) en regard de 
eli (sa main),eli-n-e (asa main) ainsi que 
madu (miel), madu-n-e (au miel) en re
gard du ture actuel: yuzu (son visage), 
yuzu-n-e (a son visage).

Les procedes lures et sanscrits sont 
done analogues sur ce point.

5. De l’accusatif.

L’aeeusatif actuel est i, y-i ou ni. La 
premiere forme s’emploie apres lesnoms 
dont la derniere lettre esl une consonne.

La deuxieme forme,apres les niotster- 
mines par une voyelle themalique.

La troisieme forme,apres les mots ler- 
mines par une voyelle pronominale.

On dira done: yuz-u , baba-y-e, ei'le- 
ci-ni.

La desinence aneienne etait eonslam- 
ment ni, comme le prouvenl les cxem- 
ples suivants.

I . Ta a ni akher bou aregh nieti bile 
haya chiveci khaeeti.

Jusqu’a ee qu’enfin cel liomme, aux 
intentions pures (aregh), i[ue la nature



avail douedemanieres si pleines do mo- 
clesliii..............

%. Sunil) gueme m eulke endak ki 
thairlionmoul soughaqeldelarahenksei'r.

Tirant le vaisseau a la raer, rapides 
coniine l’oiseau, ils partirent aussitot 
pour visiter ses vastes espaees. Baber)

3. Azglian tourghan el νϊ yaghde. 11 
reunit ceux qui s’etaient egares azglian) 
et ceux qui s’etaient tenus en bon ordre.

4. SeuzuNi qaboul qelmaghan otchoun
atcheghlaneb.. . .  (Baber)

S’etant facbe de ce qu’il n'avait pas 
ecoute ses paroles..........

On voit par ces excmples que dans 
tous Jes cas possibles la forme complete 
etail n i ; ellcne subsiste plus aujourd’hui 
(jue dans les pronoms beni, seni, ani, 
kichini, et quelques autres.

Pour remonter a son origine il taut 
encore consulter la langue indienne.

Ni esl un derive de l’accusatif arien 
nasa, dont le Sanscrit et le zend ont con
serve dans asva-n, aspa-n, la premiere 
partie tandis que legrec, le latin et le 
lithuanicn n’ont jamais conserve que le 
seconde: ippo-us, equo-s, ponu-s.
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Legolhique sur (*e point, com me sur 
taut d’autres, represente bien la termi- 
naison primitive. II offre des accusatils 
masculins singuliers en ns, vulfa-ns, 
gasti-ns.

Le turc semblable an -Sanscrit et au 
zend n’a conserve «jue la premiere par- 
tie du sullixe,la syllabe mi, alaquelle il a 
donnela forme qne necessitaient les lois 
phoneliques qui le regissent.

Ilesta remarquer (pie les accusatifs 
pluriels en n ne se trouvent en Sanscrit 
qii’au masculin et jamais aux autres
genres.

II laid aussi (jne le theme soil termine 
par une voyelle ou par un r: asva-n, 
pati-n, sunu-n, bratr-n, datr-n.

Le zend 11c presente egalement cette 
forme qu’aux masculins des themes ter
minus en a : aspa-n.

II resalte done de la concordance de 
ces observations avec cedes que nous 
avons deja faites a propos du genitif et 
du datif:

1° quo les noim lures on I pris comrne 
en armenien la forme masculine.

2° que les themes turcs se com portent



coniine s’ils etaient lous terrnines par 
nne voyelle et parmi toutes les voyeiles 
l’a serniilerait etre la voyelle-type.

3° (jue loules les terminaisons oasuel- 
les du turc se rapportent a des termi- 
naisons indiennes plurielles

et 4° que le turc sur Iiien des points 
donne des formes ariennes plus primi
tives (jue le zend.

On ne saurait passer sous silence le» 
neutres sanscrits en i et en u qui pren- 
nentpour terminaison ni,coniine le vieux 
turc: vari (eau), vari-ni, madu (miel) , 
madu-ni, coniine le lure eli, eli-npgueu- 
zu, gueuzu-ni.

Le gothique egalcment presente des 
accusatifs singuliers en na dans queiques 
pronoms : hva-na^(quem).

Mais ce sent des rencontres purement 
fortuites el qui n’ajoutent, ni ne retran- 
chenl rien a ce que nous avonsdit plus 
haut.

β. D e 1 instrum ental.

L’instrumental en lure a la meme for
me (pie 1’ablatif, le sdeux cas se confon- 
dent en apparence, mais la forme du 
suffixe den, indique (pie c ’esl l’instru
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mental <jui s’est subordonne a la signi- 
ilcation de l’ablatif.

Den repond an then grec et probable- 
ment an las Sanscrit, lus latin (coelitus, 
in Ins).

Par une substitution bien commune, 
celle de Paspiree sonore a la lenue, ie tas 
Sanscrit peut devenir das, adas (en has, 
sous).

Enslave das devient du, kundu , d’ou 
(lure, ncreden), tundu, de ia-bas (turc, 
ora dan).

En armenien las est devenu ti, asti 
(bouradan), anti (oradan),na li, (nereden).

Le grec a aspire le I et a forme les 
adverbes po-then, to-tlien, o-then, re- 
pondant absolumentaku-tas,ta-tas,ya-tas.

La conclusion en est que le slave, le 
lure et le sanserif parfois prennent le d 
comme premiere consonne.

Le lure et le grec sont les souls qui 
changent le s final arien en n dans ce 
cas-la. Ee ebangement se voit encore 
dans le turc ben qui est pour mas, com
me madu (miel) a donne balet peut-etre 
mink, bin.

Quant au grec les desinences pluriel- 
les men soul evidemment pour mas.
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Ce rapprochement enlre lcs pronoms 
lures (‘I grecs est tres-curieux.

Dans l’ancienne langue on n’inserait 
pas coniine aujourd’huiune leltre eupho- 
nique enlre mi theme termine j)ar une 
voyelle pronominale el la desinence.

Je ])i‘endrai coniine exernple.
1. Biriki den soroub tchou couret hal 

zhaliir enguelal) ki in dourour ahval.
Ayant interroge I’uri d eux sur (tchou) 

(*e <|ui se passait, il compril (enguelal)) 
parrailement (pud (ni) elait l’elat des 
(d loses. (Mir-ah-chir-nevai).

2. llelak o<|in teuziikourmich gueun- 
kulke tanema ki bar yanida kirpik ve 
([ache den oq ve yace henuz.

Ne pense pas que ce soil une parure 
(teuzuk) qui ail lance dans le coeur une 
ileche mortelle; n'a-l-elle pas en sa pos
session (yanida) les traits de ses cils et 
fare de ses sourcils?

(Mir-ali-chir-nevai .
L’ n euphonique est done d’adjonc- 

Iion recente el loul-a-fait coni’orme an 
genie du dialecte osmanli.

r7. Le locatir.

Le local it lure repond a la question 
(ll)i el a la question quando.
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II correspond parfois a 1’ablatif latin el 
au datif grec qui suppleent an locatii.

II a pour terminaison da el en celase 
trouve en parfail accord avec lesablatifs 
sanserifs, zends et lalinsqui ont eletOus 
dans I’origine lermines soil par d soil 
par I, ce (jui suppose une terminaison 
primitive en da.

Bopp recon nail dans led et /, finales de 
rablatif.Ie theme demonstrating adouci 
par le lure en da.

Le locatii n’etait jamais precede d’un 
n euphoni(|iie dans la vieille langue.

I. Ghent ghazace arace da qar.i lur- 
kiane ayagh toure ayini bile tamsatoqouz 
aqsa otouz.

Dans les repas de la melancolie, <pie 
deviennent ces tournees a la lurke o il, 
suivant I’usage, on boil neuf verrespour 
une gouttequi s’epanclie (tamsa)et trente 
pour urie coupe qui se renverse (aqsa).

(Mir-Ali-chir-Nevai)'
2. Bou oulough acj evi da leurt teu- 

chek saleb idilar.
Dans cede vaste tente (evi) on avail 

etendu quatre tapis.
(Baber).
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Je soupconne du resle que Γ n glisse 
par les Osmanlis entre les themes prono- 
minaux et les terminaisons du genitif,du 
datif, de l'instrumental et du locatif ap- 
partientau pronom lui-meme et jc me 
propose de discuter le fait a propos du 
pronom de la 3'“ personne,

Au locatif, le zetid, comme au genitif 
el au datif, semble se rapprocher du lure 
]dus (|ue le Sanscrit,car les themes linis- 
sant par une consonne comme up, eau, 
atr, feu, tchasman, mil, naonhun, nez, 
vish, lieu donnent des ablatifs cn ap-ad, 
al r-ad, tchasman-ad, naon han-ad, vish-ad.

Les themes feminins zends en aelen 
i font ad.

Les adverbes sanscrits, grecs, latins, 
slaves et lithuaniens en da, te, da et ds 
represen tent aussi le suflixe da.

Voici les rapports de la declinaison 
turque avecles declinaisons ariennes:

Xominatif q armcnien
Vocatif toute la famille
(ienitif ninin zend
Datif ya zend et sanserif
Accusatif 111 Sanscrit et zend
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Instrumental dan grec, slave, Sanscrit
Locatif da toute lafamille
Elle estformee toute entiere avec les 

themes pronominaux ariens 
a, da, la el na.

L’etude philologique de la languetur- 
que nous ayant appris ([ue cette langue, 
comme les autres, forme sescas de themes 
pronominaux, il serait veritablement e- 
tonnant <jno lar ne provint pas de la 
memo origine.

Lar esl un pronom solid ilie. Nous ne 
pouvons le bien connaitre que pareom- 
paraison.

Beaucoup d’autres langues torment 
leur pluriel par I’adjonction de syllabes 
difficilesa analyser. Un grand nomhre de 
dialectes armeniens nous presentent les 
desinences yar et nerqui rappellentlar.

L’armenien classique a des pluriels en 
ar, ear, an et can.

Le zend adu avoir des nominatifsplu- 
riels en anlia ; car its out laisse des tra
ces dans la conjugaison.

La desinence du pluriel esl hi en te- 
linga et gal en tamoul.

Elle est lar en lure et I’etait autrefois.
Les pronoms personnels de la U etde



la 2e personne sonl levs souls <jui echap- 
pent a ce sufllixe.

Lar csl pour yas ; e’est le nominatif 
pluriel S a n s c r i t  ou zend altereet solidifie. 
L ’espagnol mieuxconnu des philologues 
que le turc presente le raeme phenome- 
ne que lui. Son pluriel se forme de l ’a c -  
cusatif latin sol id i lie en os ou en as.

D’ou vient le ye, d’oii vient le ehan- 
gement d'el’ sarien en r ?

1° Les mots lures sont rarement ter- 
mines parun s. Ilsont,comme les langues 
germaniques, remplace Γ s parun r.

2° Les mots lures ont la forme de mas- 
culins, termines par une xroyelle; rien 
n’etait plus nalurel (juerinsertion dune 
letlre entre le theme cl la terminaison 
sanscrite as.

Or, le ye esl une letlre (|ue le dialecte 
osmanli et, les langues turques en gene
ral aflectionnent.

J ’admetsdonc une declinaison transi- 
loire suivanle:

au singulier. au pluriel.
babas (q) baba-yas
baba
baba nasama 
baba (ja

baba-yas
baba-yas-nasama
baba-yas-qa



baba na lmba-yas-na
baba dana baba-yas-dana
baba da baba-yas-da.

La pronunciation osmanli n’etant pas 
la meme quecelle desTchaghatais actuels, 
je crois etre agreable an lecteur en in
surant la declinaison du mot baba.

baba
baba ning 
baba ka 
baba ni 
baba den 
baba da

baba-lar
baba-lar-ning
baba-lar-ka
baba-lar-ni
baba-lar-den
baba-lar-da

lei nous pouvons donner la veritable 
definition des langues touraniennes.

Les langues touraniennes sontdes lan
gues ariennes, dont la gramma ire, les ra
vines et les procedes de derivation sonl 
ciriens, mais'qui out pour·caracteres dis- 
t in c t ifs second a ires:

1° d'employer tres-peu de suffixes et 
2° de nadmettre qu'un petit nombre

d’exceptions grammaticales.
Pour servir de conelusions dernieres a

ee petit ouvrage j ’emprunterai quelques 
lignes au savant professeur Muller.

Lire une grammaire turque, quand



memo on n’a pas le moindre desird’ap- 
prenclre cette langue pour la parlor ou 
l’ecrire,est un veritable plaisir.

La maniere ingenieuse dont y sont 
produiles les formes grainrnaticales, la 
regularity qui regnedans toutle systeme 
do declinaison etdeconjugaison, la trans
parence et la simplicite do la construc
tion tout entiere, no peuvent manquer 
do frapperceux qui ont le sentiment <le 
cette niervci House puissance do l’esprit 
liumain, qui s’est revelee dans le lan- 
gage. Elan! donne un nomhre si petit 
do raeines attributives el demonstratives, 
qu i I sufiirait a peine pour exprimer les 
besoins les plus ordinaires de riiomme, 
produire un instrument qui rende les 
nuances les plus dedicates du sentiment 
do lapensee; etant donnes un vague in-

' "  des
, el

des temps comme Taoriste et le fulur an- 
terieur; etant donnees des articulations 
incoherentes, los arranger on un syste- 
meoii tout soil uniforme et regulior, bien 
ordonne el harmonieux; telle est l’oeu- 
vre do l’esprit liumain <pic nousvoyons

hmtit etun se\rere imperatii, on tirer i 
modes comme 1’optatif et le subjonctif
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accomplie dans le langage. Mais, dans 
la plupart des langues, il nereslc plus de 
traces de ce precede primordial. Elies 
s’elevent devantnous comine des roches 
compactes, et la loupe du [philologue 
peutseule decouvrir les debris de vieor- 
ganique dont elles sont formees. Dans 
la grammaire turque, au contraire,nous 
avons sous les yeux une langue d’une 
structure parfaitement transparente, et 
une grammaire dont nous pouvonsetu- 
dier les operations interieures, comme 
nous pouvons observer la formation des 
cellules dans une ruche de cristal.

Un orientaliste eminent a d it: « On 
pourrait se figurer que le turc estle resul- 
tat [des deliberations de quelque illustre 
academic.)) Aucune societe savante n’au- 
raitjamais pucreer ce qu’aproduit l’es- 
pril de l’homme, abandonee a lui-meme 
dans les steppes de la Tartaric, et guide 
seulement par des lois inherentes a sa 
nature, ou par une puissance instinctive 
aussi merveilleuse qu’aucune autre for
ce de la nature.

Touten admettantpleinement lesidees 
du savant maitre, je pense (|ue les proce- 
des grammalicaux du turc sont plus com-
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plexesqu’on nele pensait primitivement.
Dans une seconde brochure (|ue je 

publierai incessam merit, se trouvera de- 
veloppee la formation des pronoms per
sonnels, des adjectifs possessifs, et des 
suffixes de la conjugaison ainsi que 1’etu
de comparee des racines mcme de la 
langue.
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Pour paraitre incessamment:

GRAMMA IKK 1C H AG II AT Λ 1

en franroi.i of on lure.


