
R e m a r a u e s  s u r  l a  r a c i n e  e n  b a s q u e
par

R ené La fon

Dans nom bre d-e cas, la rac in e , en basque, n ’est pas une ab s tra c 
tion, m ais une réa lité : e lle  peu t s’em ployer à l ’é tat nu, sans p réfix e  
n i suffixe.

Au n o m ina tif indéfin i, un nom  (substantif, -adjectif ou p ronom ) se 
présen te  sous la  form e du  thèm e nu, e t, si ce thèm e ne co n tien t au
cu n  suffixe de dérivaciôn  ni p réfixe , la rac ine  y  ap p a ra ît à  l’é ta t nu. 
II en  es t a in si, p a r  exem ple, de « r  “ eau”, de lo “som m eil; d o rm an t” , 
de su  “£eu” , de (A)«is “v id e” , de ffor “so u rd ” , de (/u “ nous” .

P o u r ce q u i es t des verbes qu’on peu t ap p e le r  p rim itifs , c’est-à- 
d ire  des verbes q u i ne son t pas tirés  de nom s n i d ’autres verbes, ce r
ta ins ne son t jam ais «m ployés sous la form e de la rac ine nue. C’es t 
Je c a s : 1® des verbes de la p rem iè re  classe don t ia racine com m ence 
p a r  une consonne, c’est-à-d ire , dé p resq u e  tous les verb3S de ce tte  clas
se; 2° des verbes de la deuxièm e classe don t la racine, au p a r ti
cipe passé, e s t p récédée de e ou de i. J ’appelle verbes de l'a p rem ière  
classe les verbes q u i ne s’em plo ien t jam ais avec un  nom  ou u n  p ro 
nom a l ’ac tif, e t verbes de la deuxièm e classe ceux qui peuvent s’em 
ployer avec un  nom ou un p ronom  à l’actif. Une rac ine  com m e go~ 
“ leste r) (p rem ière  classe) n’es t jam ais em ployée à  l’é ta t n u : m êm e à  
Ja deuxièm e p erso n n e  du singu lie r de l’im p éra tif , où le p réfix e  de 
sujet est zéro, une voyelle p récèd e  la rac in e : c-go “ reste!” . La rac in e  
(trrai-, arr€i- “ su iv re” (p rem ière  classe) com m ence p a r  une vo j'e lle ; 
m ais ses form es sim ples con tien n en t toujours un  in d ice  d a tif  qu i e s t 
un su ffixe; à  la  deuxièm e i>ersonne d u  singu lie r de l’im p éra tif , on 
tro u v e  des form es com m e urrei-t “ suis-m oi” , arrai-o  “suis-le” , m ais 
non ^  arrei “su is!” A ucune form e verbale ou nom inale tirées des ra 
c ines kus~ “v o ir” , khar- “a p p o rte r” , afc/- (savoir” (deuxièm e classe) ne 
se p résen te  régulièrem ent sans une voyejle p ré fix é e : le “ rad ic a l v e r
b a l” es t ikas, ekhbr; le p a r tic ip e  passé s ig n ifian t “su” est jak in  (de 
♦  i-aki-n).

On ren co n tre  sans doute dans quelques p a rle rs  des form es de p a r



tic ip e  passé comme io rri “venu” (bazt.; haut.-nav. sept. d ’U lzam a), 
m a n  “ d o n n é” (mêmes p a r le rs ) , H h )ü si “vu” <baz,l,; b.-nav. occ. des 
A ldudes e t de B a ïgo rry ), karri “ ap p o rté” (bazl.), zarri “p lacé , m is” 
(h.-nav.; b.-nav. occ. de V alcarlos). Mais, d ’abord , ces form es ne son t 
pas de ty p e  anc ien ; «lies on t .perdu leu r e ou i in itia l, d e  m êm e 
que la  form e personnelle  d ’im pera tif zak  provemant de ezak, com m e 
le p en sen t U hlenbeck (C ontribution ..., § 7, p. 37) e t Gavel (P honéti
que basque, § 192, p . 424 e t la note). De plus, mijme dans c-2S form es, 
la  rac in e  n ’ap p a ra ît pas à  l’état n u ; elle e s t suivie d ’un  su ffixe  -i 
ou -n.

La fo n n e  d ’im p é ra tif  karzu  “apportez-le” (bazt.) n ’est pas an 
c ien n e ; elle a p e rd u  son  e in itia l; e t d ’a illeu rs , la rac in e  y  e s t suivie 
du su ffixe  personnel -zu.

N icolas Orm aecbea à signalé (RIEV, t. JX, 11018, p. 14) que , s i sa 
m ém oire  ne h  tro m p a it pas , il avait e n ten d u  dans la vallée d ’Ulzama 
ce rta in e s  personnes d ire  te r  da, har d it, kus duzu, au  lieu  de etorri 
da, ekarri d it, ikasi duzu . Mais, com m eil l’ind ique lui-m êm e, ces 
form es ne son t nu llem en t p rim itiv es ; elles son t dues à  ce  que ces p e r
sonnes on t un fo rf accen t d’in tensité . Geux qui p a rlen t a in si, d it-il, 
“ tran sfo rm an  e l acento  tón ico  en  in ten s iv o ; d ï  lo  cua l se sigue la 
e lip sis  y  la ag ru p ació n  de m ás consonantes a lred ed o r de é l”.

T o u t2fois, il ex is te  deux  verbes de la  1* classe don t la rac ine  
com m ence p a r  une voyelle e t dont la  2« p ersonne du s in g u lie r de l ’im 
p é ra tif  .est iden tique à  la  rac in e  n u e ; oa  “v a!” , ou oha  (avec un  h  se
condaire  et »ans v a leu r m orpho log ique); souletin  aigü  “v iens!” (cf. 
d-àigii-n  “qu i v ie n t” , dàigïin urth ia  “ l’année p ro ch a in e”). De plus, le 
“ ra d ic a l” d i c e rta in s  verbes (dont le .participe pâssé n,e com m ence 
pas p a r  e ou i) e s t in d e n tiq u e  à  la rac in ,-: p. ex. (h )a s  “ com m encer” , 
gai “p e rd re ’", u tz  “la isse r” . Comme on a  p r is  l’h ab itu d e  de c ite r  les 
verbes basques, sous la  form e du p a r tic ip a  passé, on d it souvent que le 
“ rad ic a l verba l” est le p a r tic ip e  passé am pu té  de son élém ent fina l 
-Í ou -tu  <ou -du). On sa it d ’ailleurs q u e  tous les d ia lectes basques, 
du m oins actuellem ent, n e  distiinguent pas le rad ica l v erb a l du p a r ti
c ipe  passé. S ch u ch a rd t éc rit (Prim itiae, § 9, p. 5) que rad ical est 
“ une v arian te  du  p a rtic ip e , q u i résu lte  de la  chu te  de -tu ( -d u ) ,  de -i, 
p a rfo is  aussi de -« seu lem ent” ; il a joute (§ 9-10, p. 7) q u ’“on ne peut 
guère d o u te r  q u ’une form e -comme e th o r zé d in  so it so rtie  d e  ethorri 
zsd in  pro iionocé rap p id em en t .et en  ra ttach a n t é tro item en t les deux 
m ots l ’un à u tre ” . Il se peut que, p o u r  les su jets parlan ts, le  ra 
d ic a l verbal so it une form e rédu ite , écourtée (“abgekürztc” , d it Schu- 
c h a rd t p. 7) du p a r tic ip e  passé. M ais, tan t au  p o in t de vue h is to riq u e  
q u ’au p o in t de vue s tru c tu ra l, il fau t d ire  que, le “ rad ica l verba l”  ex
p r im a n t l’idée verbale  pure  e t sim ple, e t  le p a rtic ip e  passé  ex p rim an t



un état acquis (voir Lafo-n, S ys tèm e  du Verbe basque, t. II, p. 19 e t 
11-12), c ’es t le p rem ie r  qu i est p rim itif; le séconde e s t form é à  p a r t i r  
du p rem ier p a r  ad jonction  des suffixes -i e t -tu.

DETERMINATION DE LA RACINE SES D IFFICULTES

Rien n« distingue dans leu r form,e racines verba les e t reciñes nom i
nales. R ien n ’in d iq u e  que itz  est un nom -racine (“p a ro is”) et u tz  une 
rac ine verbale (“ la isser”). Doux racines, l’une verbale, l’au tre  nom i
nale, peuvent ê tre  hom ophones: a in si (b )a r  “p re n d re ; (k)us  v e r” ; 
k(h)üT- “a p p o rte r ; gor  “sou rd ; envoyer” (rad ica l v erb a l i-gor).

rac in «  est parfo is  très facil-s à d é te rm in e r: c’est le cas de 
beaucoup de racin.es verbales, et aussi de certain-os rac ines nom ina- 
ies, comme u r  “oau” , su  “ feu” , gogo qui est un  m ot à redoublem ent 
(rac. go).

D ’autres fois, la rac ine  se la isse  dégager com m e la p a r tie  q u i est 
com m une à  p lusieu rs m ots apparen tés p a r  le sens, e t qu ’on ne peut 
réd u ire  d’avantage. A insi, beîe “ co rbeau” , beltz  “inoir” e t belatz 
“ép erv ier” con tiennen t une p a rtie  com m une bel-- qu i so retrouve, 
sans suffixe, dans un  m ot com posé com m e arbei “ ardo ise” , litt. “p ie
rre  som bre” ; ces m ots sont donc tirés d ’une rac in e  bel- “som bre” ; 
pou rtan t, à  les co n s id é ro r  séparém ent, bele  e t beltz  p o u rra ien t passer 
pou r des nom s-racines, c a r  ni e n i tz ne sont des suffixes v ivan ts ou 
dont la v a leu r soit inette.

Il est ce r ta in  que beratz  “ mou, d é lica t” , en  regard  de bera  “m ou”, 
co n tien t un suffixe. Mais il est im possib le ju squ ’à nouvel o rd re  de 
pousser plus loin l ’analyse e t do d éc ider si la racione es t ber- ou bera. 
C ar il n ’es t pes sû r  que berun  “plom'b” soit tiré  de cette rac ino ; 
(i’aillours, il existe dans quelques p a rle rs  b lscayens u n e  form e beraun.

Dans beaucoup de cas, il es t p lus d iffic ile  d ’iso le r  la racine. A insi, 
M. (rsvel pense {Grammaire, I, p. 194, n. 1) q u e  barne  “ in té r ie u r” 
“sera it dérivé  de barren, qui p a ra ît ê tre  le su p erla tif  d’un élém.ont 
barr conservé dans le ^nom de liou E tchebar  e t dans le nom  de fam ille 
souletin B a r r e ix — B crretxe”, et q u ’“ il p o u rra it y avo ir id en tité  d ’ori- 
gino en tre  l’élém ent J a r r e t  le m ot ibar  “ lieu bas” (vallée ou p la in e )” . 
On peu t a jo u te r à  cette liste 1« m ot b iscayen  harru  “ in té r ie u r” . Nous 
avons certainemiont à faire à  u n e  rac ine  barr- ex p rim an t l ’idée  de 
" fond”.

m ot ha in itz , “qui sign ifie  “ beaucoup” , p a ra ît fo n n é , éc rit M. 
(iavel (§ 92, p. 139), d ’un élém ent hain  v raisem blab lem ent apparen 
té avcc la rac in e  de l'ad jec tif  hound i ou liandi “g ran d ” , e t  du suffixe 
ilz, si fréquent dans les nom s de lieux basques, qu i, comm.o d ’au tres



su ffixes toponym iques, a dû pouvo ir a s su re r  à  l’occasion une accep
tio n  d ’abondanoe”. H ypothèse très ju s te : sans doute, il n ’y a pas 
dans le basque h is to riq u em en t connu  un suffixe -d i qu i serve régu- 
liè i^m en t à  fo rm er des adji^ctifs; m ais cunilz, v a ria n te  de ainitz, oie 
sc laiss>£ pas sé p a re r  de aundi; la  d iph tongue au a fo rt b ien  pu se 
lé d u ire  à a d ans le groupe oim  (cf. Uhl'enb?ck, C ontribu tion , § 1, 
p. 15) su r  c e rta in s  po in ts , e t, su r  d ’au tres, passer à ai sous l’in fluen
ce  d3 Vi de la  sy llabe su ivan te (cf. Jainko , de Janngoiko). Nous avons 
à  faire  à une rac ine  aun- q u i exprim e l ’abondance ou la  g randeur.

Selon M. Gavel (§ 104, p. IBS), l ’o rig ins du m ot bertze  “a u tre ” 
(dont beste  est une \-ariante) “ doit ê tre  cherchée dans l ’élémient 
i)err-  qui se rt à la form ation  des nom s de nom bre berrogei  “40” et 
h e rre (h )u n  “200”. C et élém ent lui-m êm e, qu i signifie évidem m ent 
“ d?ux fo is” , es t ap p a ren té  à  bi  “ deux”. “ Il es;t c la ir  q u ’il e s t la ra 
c ine  de l’ad jec tif berri  “ nouv’t'au” , e t  il e s t c e r ta in  que berrî  et 
bertze  ou besle  o n t eu p rim itivem en t des accep tions com m îm es,” 
C ette idée s’im pose à  l’esp rit, b ien que l’on  ne connaisse en  l>asqu3 
d ’autres m ots q u i so ien t fonnés com m e bertze  et com m e l’élém ent 
berr-  (et sa v a ria n te  birr-).

L’ad jec tif  gora  “h a u t” est ce rta inem en t, com m e U hlenbeck  l ’a  vu, 
l ’a lla tif d ’un thèm e go--, gora, em ployé com m e advicrbe, sign ifie  “vers 
ic h au t” (voir Lafon, in  FAisko-Jakintza, vol. II, p. 143). La com parai
son avec goi “h a u t iu r” et avec le p a r tic ip e  passé igo  “m onté” perm et 
«l’a ffirm er l ’iexistence d ’un.2 rac in e  go-  ex p rim an t l ’idée  de hauteur 
(cf. U h lenb îck , De oudere lagen..., 43) <et d ’où son t tirées à  la fois 
des form es nom inales et des form es nom inales-verbales. Cette ra- 
c in ,3 n ’a fourn i dans le basque h is to riq u em en t connu aucune form e 
v erb a le  personnelle  sim ple.

Mais la s ituation  es t parfo is beaucoup plus, d iffic ile , e t la  rac in e  
n e  se la isse pas dégager avec ce rtitude . Ains>i, la rac in e  de irazi 
“ o u rd ir  la tram e d ’un tissu” e s t-^ lk  raz-?  Ou « s  v erb e  est-il un cau- 
sa tif  form é au  m oyen du p réfixe  rn-? Dans ce d e rn ie r  cas, la rac ine 
S 3 r a i t  z-  (Uhlonbeck, De oudere lagen, 44). C iïons en co re  cet au tre  
exem ple, tiré  d u  m êm e m ém oire  du savan-t ho llandais (p. 43) : 
*‘iges (ihvn, iù es)  “ fu ir, fu ite” . On ne ,p?ut savo ir si I’î in itia l est 
le p ré fix e  verbal. La form e de la rac in e  ne se la isse pas dev iner.”

P arfo is , on o b se n ’e q u ’une ce rta in e  finale est com m une à quelques 
m o ts  désignant u n e  ce rta in e  catégorie  d ’ê tres ou d ’objets. A insi, p lu 
s ie u rs  nom s de p a ren té  se te rm in en t en  -ba (~pa ap rès consonne 
so u rd e), -eba, -oba: arreba  “soeu r (d’ un hom m e)” ; aîzpa, ah izpa  
(i‘t la v a rian te  aizta) “soeur (d’une fem m e)” ; b ise , neba  “ frè re  (d’une 
fem m e)” ; osi'ba, oseba  “oncle” ; izeba, iseba  “ tan te” (et la v a rian te  
izeko ); iloba, ilïoba, Uoba “neveu, n ièce ; petit-fils, petite-fille” . I.æs



racines n e  s« laiss-enl pas dégager n€tt'em ent, ni leurs sens : aiz- 
de aizpa  do it-il ê tre  rap p ro ch é  de iz- de izeba? a rrê ta  se ra it-il derive  
de a r  “m âle” ? neba  peut-il ê tre  rap p ro ch é  de neska  “ jeune fille” , 
considéré com m e un  d im in u tif  en sk a ?  A ces qu3stions i l  est im pos
sib le de rép o n d re  s i l ’on n e  considère  que le basque h is to riquem en t 
connu.

La com paraison  de aim tz, ahuntz, ah ü n tz  “chèvre” e t de oaiia, 
ahniia, ahiiiie “cJievreau” perm et d e  su p p o se r que la rac ine  est de 
la  form e aun-  ou ahun-, m ais non de ch o is ir  e n tre  ces deux formes. 
E ncore n ’est-il pas exc lu  que l ’a  in itia l so it un  élém ent é tra n g e r à 
la racine.

On ne peu t d ire  si, dans asle  “sem ain?”, u rte  “année” , arie  “ in- 
le^^’all€ ’̂  ~te est un suffixe ou ap p a rtien t à la  rac ine . De m êm e p o u r 
gazte “jeune”, uste  “croyance, op in ion” .

P lusieu rs sustan tifs désignant des parties du co rps ou des organes 
com m encent p a r  un è :  p. ex. beso “b ra s” , buru  “ tê te” , b i(h )o lz  
“ coeur” , begi “oeil” . Ce b- p o u rra it ê tre  un  -préfixe, com m e l ’a sup
posé U hlenbeck. Mais l ’est-il dans tous?

On sa it que certa ins m ots basques te rm inés p a r  e ou  o changen t 
dans ce rta ines  cond itions c e tte  voyelle p o u r  un  a : de beso “b ra s” , 
ga ix to  “m éch an t”, ohe  “l i t”, urde  “cochon” , on  tire  des dérivés 
com m e besape “aissielle” , litt. “dessous de b ras” , gaixiagin  “m alfai
te u r” , gaixtakeria  “m échance té” , ohatu  “a lité” , urda i “v ian d e  de 
p o rc” . En regard  de m aîte  “aim é” (ad jectif), de gozo  “ag réab le” , on 
a m a it(h )a tu  “aim é” (p artic ip e  passé), m a it(h )a  “ rad ica l verba l” , 
m a it(h )a g a rri “aim able” , gozatu  “jo u i” (p a rtic ip e  p assé), goza  (rad i
cal verba l), gazam en  “jou issance”. La substitu tio n  de -a à -u est 
}>eaucoup p lus ra re : hh^xu  “in q u ie t” , khexata  “ inqu ié té” (p a rtic ip e  
passé), khexa  (rad ica l v e rb a l), khexadura  “ in q u ié tu d e” . T outes ces 
a lt? rn an ces ne s’ex p liq u en t sans dou te  pas de la  m êm e façon. Quoi 
q u ’il en  so it, il est d ifficile , en pare il cas, d ’iso le r  la  ra c in e : do it-on  
pïnS'Sr que la voy'edle su je tte  à alternanice est une voyelle thém atique, 
c ’est-à- d ire  qui s’ajou te  à  la  rac ine , ou q u ’elle a p p a rtien t a la  rac in e?  
.Même dans un cas com m e celu i d 2 khexcrta, m ot em p ru n té  (esp. 
quejar, quejado), doit-on d ire  que la rac in e  est en. basque khex-, ou 
bien khexa- khexu-, c ’est-à -d ire  q u ’elle se te rm ine p a r  une voyelle 
sujette à alterna.nce?

Done, d ’une façon générale , les racines verbales, en  basque, se 
laissent p lus facilem ent iso ler q u e  les raci'nes nom inales, p a rc e  que 
la  p lu p a rt des affixes verbaux  (affixes personnels e t au tres) sont 
clairs e t toujours en  usage, ta n d is  que beiaucoup de p réfixes  e t suffi
xes nom inaux  ^ne sont p lus v ivan ts, sie son t soudés aux ra c in ’'s  et 
n ’ont pas une sign ification  claire. Un nom  basque, s’il ne con tien t



a u c u n  préfixe ou suffixe connu  e t don t la valeu r soit nett-e, ne se 
la isse  généraJsm ’Cnt pas ana ly se r; ou, p lu s  exactem ent, on ne possède 
au cu n  m oyen d irec t d3 l’analyser. M ais on peu t essay e r de rec o u rir  
à  u n  m oyen in d ire c t, q u i consiste  dans. l’em plo i de la m éthode com 
p ara tiv e . II faut ch e rc h e r  des m ots ap p a rten a n t à la m êm e rac ine  
d an s  des langues app 'a ren téss génétiquem ent à  la langue basque^ 
c ’est-à-dire dans les langues caucasiques.

illu stro n s ce tte  d e rn iè re  rem arque .par un exem ple. C onsidérons 
les v arian tes  su ivan tes du m ême m ot basque (d’après Azkue) : gid^r, 
kider, k idar  “m an ch e  d’o u til; pédoncu le , queue de f ru it” , g idar  
‘•m anche de couteau; pédoncule de f ru it” . En souletin , g id cr  signifie 
“m a n ch e  d? couteau ou de raso ir” (L arrasquet). D ’ ap rès le Guide 
élém en ta ire  de la conversation  françüis-basqae (labourd in )  de 1873 
(p. 128) e t d ’ap rès L hande , g ider  s ig n ifie  aussi “anse” . Il s’agit donc 
de quelque chose q u i se rt à  sa is ir, ou  à ton ir, ou à m a in te n ir  sus
p en d u , un  objet. U h lenbeck  a signalé dès 1909 (RIEV, t. I l l)  que^ 
d ans p lusieurs m ots basques, -ur, -er  é ta ien t un suffixe. On peut 
.penser qu’il  en  e s t a insi dans ]e m ot p récéd en t e t que la racine 
es l kid-, gid~. Mais com m e il n ’ex iste  en  basque aucun  m ot qui lu i 
so it apparen té , c e tte  hypothèse ne p eu t être  d irec tem en t v érifiée . 
T outefois, l ’ap p lica tio n  de la m éthode com parative  p e u t la rend re  
p lu s  probable. II ex iste  en  géorgien une rac ine  K id -  (nous notons 
k  supra-glottal au  m oyen de K) q u i sign ifie  non seulem ent “suspen
d re ” , m ais aussi “s a is ir” ; elle 'existe aussi en  m ing ré lien , où elle 
sign ifie  “p ren d re  d an s  sa m ain, sa is ir , se sa is ir  de” , et a p o u r  
co rresp o n d an t en  svane Ked^ “p re n d re ” . Cette rac ine «&i donc attes
tée dans les tro is  langues caucasiques du Sud. I^e rapp rochem en t 
avec  bsq. kid-, gid~ e s t sa tisfa isan t au x  points, de vue de la  form e 
e t du sens. II e s t p a r  su ite  très  v raisem blab le q u e  -ar, -er  est un 
su ffixe  dans le  m ot basque in d iq u é  p lus haut.

Une étude sy stém atique de la  rac in e  constitue l’une des tâches les 
p lu s im portan tes de la lingu istique basque. Le prése>nt a rtic le  ne 
vise q u ’à y a p p o r te r  une co n trib u tio n . Cette étude a  déjà été am or
c é e : p a r  l ’au teu r d e  ces pages (dans S ys tèm e  du verbe basque, t. I, 
p. 421-433), e t su rto u t p a r  U hlenbeck , dans son m ém oire de 1942, 
De oudere lagen van  den  Baskischein ivoordenschat, p . 19-48 (tradu it 
en frança is sous le t i tre  Les couches anciennes du vocabulaire basque 
d ans E usko-Jakintza, vol. I, 1947; v o ir  les p. 557-579). On devra lire  
aussi les p. 64-69 de l ’im portan t a r tic le . La langue basque et la lin
gu istique générale, que l’illu stre  m a ître  a  pub lié  en 1947 dans le  
volum e I de la  rev u e  L ingua  (H aarlem , H ollande). L ’étude de la 
rac in e  en, basque devra , p o u r sa tis fa ire  aux  éxigences actuelles d e  
Ja m éthode lingu istique , com portér des. statistiques.


