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L'ÉVOLUTION DE L'A ACCENTUÉ LIBRE

EN FRANÇAIS

L'évolution de I'a accentué libre en français a été assez complexe.
Généralement on s'est contenté d'expliquer dans quelles conditions et par
quels changements phonétiques I'a latin est arrivé à être représenté par
telle ou telle autre voyelle ou diphtongue en français actuel. Il faut cependant

chercher l'enchaînement de tous ces changements phonétiques et

en expliquer la connexité. C'est là précisément l'objet du présent article.
Au moment où j'allais l'envoyer à la rédaction (il était terminé depuis

trois mois), parut la Revue de linguistique romane, XX, juillet-décembre
1956, contenant deux importantes études, dans lesquelles on aborde,

entre autres, le même problème : le traité original et bien documenté de

M. F. Schtïrr, La diphtongaison romane et l'excellent article de M. G. Straka
La dislocation linguistique de la Romania ella formation des langues romanes
à la lumière de la chronologie relative des changement phonétiques. Cependant
l'évolution de I'a tonique libre n'y figure pas au premier plan : on ne
s'en occupe que pour prouver la justesse des explications données sur les

faits étudiés. D'ailleurs les conceptions des deux auteurs et la mienne ne
sont pas identiques. J'espère donc que mon article pourra offrir quelque
intérêt pour les lecteurs même après la publication des deux études
mentionnées.

I

Mettons à part les cas où I'a est resté |dans la prononciation, jusqu'à
la monophtongaison des diphtongues ai, au, ou; dans l'orthographe,
jusqu'à nos jours] grâce à l'influence des voyelles suivantes avec lesquelles il
avait formé des diphtongues, par ex. lacum > v. fr. lai, gaium > geai;
pava > liégeois pan. — Le dernier exemple nous amène à relever les

cas où I'a, d'abord conservé, s'est modifié plus tard sous l'influence de la
seconde partie de la diphtongue, par ex. pava > v. fr. pone, francique
cava > v. fr. choue, clavum > clou. Il s'agit ici des groupes -aba, -ava,



L A ACCENTUE LIBRE 77

-AVU '. Le v y aura encore conservé le caractère bilabial qu'il avait eu en
latin vulgaire et qui en faisait un pendant consonantique de l'u latin. Le

v bilabial (primitif, latin ou germanique, ou secondaire, provenant du g
latin : fagu > favu > fou) a formé une diphtongue avec Ya précédent
et en a modifié le timbre : en le labialisant, il le changea enfin en o.

Cependant ce phénomène n'eut généralement lieu qu'à l'Ouest où par
ex. le gaulois grava > groue, la terminaison de l'imparfait latin -abam >
-one. A l'Est cependant, on constate l'évolution « normale » grava > greve,
-abam > -m; qui suppose un» déjà labiodental.

II

Sauf les cas cités, I'a tonique libre change en ie après une palatale tandis

que, après les non-palatales, en ai devant une nasale et en e partout
ailleurs. Quelle est la connexité de ces changements phonétiques et quel
en est l'enchaînement

Vu les résultats de l'évolution phonétique, on pourrait établir, a priori-,
la théorie suivante : L'a accentué libre, étant long, s'est dédoublé ce qui
a permis la diphtongaison en ae z, analogue à celle de l'e fermé en ei et
de l'o fermé en ou. Après les consonnes non palatales, la diphtongue ae,

attestée par la graphie maent maint) dans la Cantilène de sainte Eulalie,
est devenu ai devant les nasales, sans doute par suite de la nasalisation

vocalique. Ailleurs c'est l'assimilation ae-ee qui a eu lieu '. L'étape ee serait
attestée par la graphie ee qui, dans le Pèlerinage de Charlemagne (texte
normand), désigne Ye issu de I'a latin4. Bientôt Yeese contracta en e long,
sauf après une palatale où, par assimilation à celle-ci, la première partie
de la diphtongue se ferma et aboutit ainsi à Yi. C'est donc la diphtongue
ie qui en résulte. Plus tard, elle subit une monophtongaison, et cela de

i. Dans les autres groupes, I'a tonique libre devant le v montre l'évolution normale,

par ex. Andegavis > v. fr. Angiés, fr. mod. Augers, Pictavis > v. fr. Peltiés, fr. mod.
Poitiers, etc.

2. A. Dauzat, Histoire de la langue française, Paris, Payot, 1930, p. 57, affirme que
« la diphtongaison A-aa-ae existe dans les langues celtiques où son point d'aboutissement
est souvent ai, par ex. en irlandais ».

3. Au xne siècle, on peut constater aussi une assimilation dans la diphtongue nasalisée
ai qui devient èi {plain du latin planum se prononce ainsi que plein de plenum) et se

réduit plus tard en è.

4. Cf. encore la prononciation picarde et lorraine«/, mentionnée par E. Brondal {Substrat
el emprunt en roimn el en germanique, Copenhague-Bucureçti 1948, p. 76 s.).
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deux manières différentes : Dans la plus grande partie du territoire français,

Yie perdit sa première partie (le i consonantique) qui se souda avec
la palatale précédente (captiare > ebassier > chasser). Cependant à l'Est

et en Normandie, il se monophtonga en i (chassi), saufen Suisse romande

et sporadiquement même ailleurs à l'Est et en Normandie, où la diphtongue
se maintient (chassie) — cf. la carte chasser de l'ALF.

L'étude de la chronologie des changements phonétiques en question
paraît cependant ne pas admettre la théorie citée ci-dessus en ce qui
concerne la diphtongaison A > ie. Il semble que I'a tonique libre se soit
transformé plus tôt en ie après une palatale qu'en e après les autres
consonnes, car Yie issu de I'a latin est plus répandu que Ye de la même origine
(Fie existe aussi en franco-provençal où I'a n'a pas changé après les

consonnes non palatales). Ce qui le démontre mieux encore c'est la chronologie

relative. Atichy provenant de la forme latine Attepiacum, Bretigny
deBiuTTiNiACUM, Cha mpigny de CAMPimACUM, Martigny de Martiniacum,
etc. à côté de Bavay de Bavacum, Cambrai de Cameracum, Espernay de

Sparnacum, etc. prouvent que, au moment où Fi issu du c en acu
formait une diphtongue avec la voyelle précédente, il y avait encore Ya après
les consonnes non palatales, mais déjà Yie après les palatales. D'après
M. M. Krepinsky, Historickâ mluvnice francou^skà, Praha, 1933, p. 404,
le changement a > ie aurait eu lieu vers 430-460, tandis que a > «vers

490-520. Cette datation est confirmée par le Précis de grammaire historique
cfe la langue française de Brunot et Bruneau, Paris, Masson, 1949, p. 58,
d'après lequel le latin avarum est transcrit avere dès le vie siècle.

Toutefois, si I'a originaire était à l'étape aé au moment où le c de

acu changeait en i, on comprendrait bien la formation de la triphtongue
aei et la simplification de celle-ci en ai, analogue à la simplification des

triphtongues nei en ui (noctem > *nueit > nuit) et iei en ii et i (pectus
> *pieits > pi%). Il n'est pas exclu non plus, mais moins vraisemblable

que, après une palatale, Yaei ait pu passer par l'étape de eei en iei qui se

serait monophtongué en i.
Si l'on ne croit pas cette évolution possible, il faut admettre que le

changement a > ie ait été antérieur à celui de a > e. Dans ce cas, on

peut supposer que, après une palatale, Ta change par assimilation régressive,

tout d'abord en e ouvert lequel, comme tout e accentué libre, se

serait diphtongue en ie (capra > *chevre > chievre). Cette évolution serait

antérieure au changement a > ae.

Il est vrai que la diphtongaison de Ye ouvert est antérieure au chan-
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gement a > ie (d'après M. M. KrepinsH, /. c, 239, vers 280-310), mais
rien ne prouve qu'un e secondaire issu de I'a latin n'ait pu se transformer

plus tard de la même manière. Il y a dans les différentes langues,
des tendances qui restent vivantes pendant des siècles. En français, par
exemple, on peut le prouver, entre autres, par l'amuissement de Yh (l'n
latin s'amuit au cours du Ier siècle avant J.-C, tandis que Fh germanique
ne s'amuit à son tour qu'au xvne siècle) et par la monophtongaison de

Yau : Au latin primaire était changé en 0 déjà en 514 ce que prouve la

graphie ansies hostes dans « Formulae Andecavenses » (cf. M. M.
Krepinsky, Romanica, p. 35-36 dans Vèstnlk Kràlovskè ceské spolecnosli nauk,
Irida filosoftcko-hi'sloricko-filologická, 1950, V). Ce n'est que beaucoup plus
tard que 17 se vocalise devant les consonnes. L'it qui en provient, forme
une nouvelle diphtongue au avec Ya précédent (alterum > attire) et
cc nouveau au — ainsi que celui des mots savants (causa), introduits dans
la langue française à différentes époques —se monophtongueau xvie siècle.

L'hypothèse que Fa se diphtonga partout en ae, devant lequel un i se

dégagea après des palatales et forma avec lui la triphtongue iae, laquelle
aboutit à ie, me paraît moins vraisemblable, et cela pour deux raisons :

i° Il est vrai que la moyenne des trois voyelles formant une triphtongue
disparaît généralement (cf. ci-dessus), mais Ya étant plus fort, reste même
dans cette position (cf. beau, biau et innombrables cas analogues). On
pourrait peut-être objecter qu'il s'agit d'une triphtongue postérieure, mais
il ne faut pas oublier que Ya avait toujours une position plus forte (cf.
l'évolution des voyelles dans les syllabes finales des paroxytons et dans les

syllabes protoniques) grâce à son caractère à la fois articulatoire et acoustique.

20 Le dégagement d'un ¿(y)après une palatale s'oppose aux tendances
de l'évolution phonétique du français où, au contraire, Yi (y) disparaît
après des palatales (chievre > chèvre, nagier > nager). Cette évolution
s'accorde d'ailleurs avec l'évolution du groupe consonne + y lequel
aboutit à la consonne mouillée. Celle-ci dégage plus tard un y devant elle
en cessant à la fois d'être mouillée : ri > f > ir : area > aire; si> s

> is : basiare > baiser; ssi > ss >iss : bassi are > baisser ; sii > ss > iss :

angustia > angoisse ; ti > i > s > is : palatium > palais, etc. Les deux

phénomènes manifestent clairement une seule et même tendance des

groupes de consonnes dont la dernière est le y (i consonantique).
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Conclusion.

L'enchaînement des changements phonétiques en question qui nous
semble le plus vraisemblable est donc le suivant :

i° Fa tonique libre ne resta (et cela pour un certain temps seulement)

que là où il avait formé une diphtongue avec la voyelle suivante (Cambrai)
avant l'époque de la diphtongaison a > ae.

2° Ne faisant partie d'aucune diphtongue, Fa accentué libre précédé
d'une palatale se transforma, sous l'influence de cette palatale, ene ouvert.

3° Cet e ouvert se diphtongue en ie comme tout e ouvert tonique libre
(chievre, chien).

4° Après les consonnes non palatales, Fa se diphtonga en ae et, nasalisé

par une consonne nasale suivante, il changea en ai nasalisé (pain).
5° N'étant suivi d'aucune nasale, Yae aboutit, par assimilation à Ye

(mare > maere > mer).
6° Enfin eut lieu la monophtongaison de l'ai nasalisé (seulement dans

la prononciation : pain [pi]) et celle de Yie issu de Fa (chievre > chèvre)

sauf Yie nasalisé (chien).

Brno. Otto Duchácek.
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