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EXÉGÈ S E  OMBR I EN N E : U N  COMMENTA I RE L I NG U I ST I QU E  DE LA 

TABLE l A  n ' I GUV I UM ( AVEC RÉ FÉREN C E  À V I  A-B ET V I I A) 

Note l iminaire 

I ILa traduct ion qu ' on donne des 

Tab les Eugubines est généralement 

en latin,  e l l e  e s t  donc peu 

l impidelt 
E. Benvenis te 

Un c ons e n s u s  e�i s t e  auj ourd ' hu i  à propo s du s en s  génér a l  des 

Tab l e s  et en c e  q u i  conc erne l ' interprétation d ' une partie 

importante des faits de l an gue ombriens . La pré sen t e  c ontri

buti on n e  revi ent généralement p a s  sur l ' acquis de l a  recher

che ant é r ieure , mai s  s ' attache aux problèmes gramma t i c aux et 

lexic aux r e s tant s . Nos out i l s  de trava i l  sont l ' ana ly s e  du 

texte pour lui-�ême et l a  méthode c omparat ive . L 1 étude des 

cont ext e s , le rapproch ement des p a s s ages s emblabl e s  et la con

frontat ion des formes rens eignent s ur l ' organ i s at ion de l ' é 

nonc é , tan di s  que le recour s  aux l angue s indo-européen n e s  

- au latin s ur tout - p ermet d e s  ident i fi c at ions de mot s , d e  

morphèmes et de proc édé s  syntaxique s . Cependant , bien des 

points demeurent obscurs et nombre de terme s , même des p lus 

f réquents ,  r é s i s tent à l ' interprétat io n . Nous en prenons ac te 

et p r é férons les ré s ul tat s mode stes d ' un examen pati ent et 

minut i e ux aux s o l ut i o n s  s édui s ant e s , ma i s  f ragi l es , d ' un e  

pen s é e  f e r t i le e n  hypothè s es e t  e n  conj ecture s . 
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l a 1 - 6  
Texte 

e s t  e p e r s k l u ID a v e s a n z e r i a t e s 

e n e t u : /p e r n a i e s p u s n a e s p r e v e r e s 

t r e p 1 a n e s : /1 u v e k r a p u v i t r e b u f 

f e t u a r v i a u s t e n t u : /  v a t  u v a f e r 1 n e 

f e i t u h e r i s v i n u h e r i p u n i : /  
u k r i p e r f i s i u t li t a p e r i k u v i n a 

f e i t u s e v u m = /k u t e f 

p e s n i m u a t e p e s a r v e s : / 

Traduction 

Commence ce s acrif ice une fois observés les oiseaux du midi 

( et )  du s eptentrion . Devant la porte trébulane , s acrifie t rois  

boeufs à Jupiter grabovien . Présente les  entrailles . Offre 

les côtes ( ? )  en sac rifice sur le brasero ( ? ) , à volonté avec 

du vin ou avec du puni . S acrifie pour le M�nt fis ien , pour la 

c ité d ' lguvium. Prie chaque fois ( ? )  à voix basse  avec ( l ' of 

frande de) l a  graiss e  ( et )  des ' entrailles . 

Commentaire 

1 p e r s  k 1 u m : traduit généralement par " cérémonie" , I1 sa

crifice"  ou "prière " et rattaché à l a  racine *perk- " d emander , 
prier " , avec référence au fut . anté r .  p e p  u r k u r e n t 

et à l ' impér .  moy .  p e r s  n i m u . Le rapprochement est 

admi s s ible , mais l ' exp lication morphologique ne convainc pas . 

Buck dégage un suffixe - 10- ( *persc-1o- : p .  82 paragr . 1 2 9 )  

e t  cette analyse s e  retrouve chez PIt . (Lex . , s . v . )  et chez 
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P i s . ( p . 1 3 2 ) . Une base *perse- de dérivé nominal nous parait 

improbab l e .  En e f fet , le suf fixe - sk- n t apparait normal ement 

pas dans la formation des noms ( c f .  pourtant lat . esca II nour-

ri ture ll et posea " sorte de breuvage "  : M. Leumann , Lat . Gr . 2 ,  
p .  34 1 )  et , d ' a i l l eurs , un thème de p ré s ent *pe rk- sk-

( >  *per s k- ) c o nt red it l r ens e ignement de l a  grammaire comparée . 

L ' équation entre lat . posco « *porksko )  et skr . Pôc châ (mi ) 

indique l e  degré z éro radi cal ( *prk- sk- ) 1 anc ie n  et régulier o 

dans l a  c la s s e  en - sk- . Dan s c e s  condi t i on s , l a  s egmentat i on 

pers-klu-rn s ' avère plus s at i s f ai s ante . Le t e rme s e  range a l or s  

dan s l e  groupe bien c arac téri s é  des noms d ' in s truments o u  d ' ob

j et s  en -klo- ( type pihac l u ; voi r  PI t . , § 7 5 b ) . Pour l es rai

son s précédente s , l ' élémen t  présu f fixa l  per s - n e  représente 

pas *perk-sk- > persc- ( ain s i  Bréal , p. 5 ) , mai s *perks- .  

Ce tte forme e s t  l a  rac ine *perk- élargie par -�- . La coexi s

tence d ' une bas e en -�- et du type en - sc - s e  ret rouve dans 
, 

l e  rappor t  de skr . j ij fi a- s-ati à gr . r ' nvw - dK-W . L ' impérat i f 

p e r s  n i ID U " prie " s ' explique à partir d ' une base nomi

nale II perks-ni- , préférable à l a  reconstruction complexe 

*perk- s k-ni- de Buck (§  14 6 ) . Pour l e  morphème -ni- , c omparer 

p u n i ,  poni . La présence d ' une s i fflante devant un suffixe 

à nasale s emble ass ez fréquente : c f .  f e s n a f - e ,  � esna , 

v .  l at .  i ouxmenta .  A l ' instar de Buck , Vet . , Dev . et P It . , 

nous séparon s du groupe de p e r s  k l u m les formes ver

bales p e r s  t u,  p e s t  u et peperscus t , pepes cus . -

l p  e r n a i e  s p u s  n a e s : c e s  t ermes e n  a syndète ne 

s e  retrouvent pas dans la vers ion c i rc on stanc iée de VI a .  A la 

place fi gurent l e s  mot s  p a r f a  curnase der s ua peigu peic a 

mer s tu . On a a f faire à l ' exp l i c i tation de l a  ment i on des oi-
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seaux ( a  v e s ,  aueis )  par l ' énumération des espèces requi 

ses pour les auspices : geai ( 1 ) , cornei lle , pic et pie . Les 

deux premiers volatiles sont dersua , les deux dern iers merstu .  

Ces qualifi cati fs n e  s ' interprètent pas de façon certaine . Du 

moins s ' apparentent- i l s  par leurs conditions d ' emploi aux ad

j ectifs p e r n a i e s p u s  n a e s de I a  ( c f .  PIt . , 

p .  2 30 ) . Formé sur ital . *per- ItdevantU , ombr e pernaio- s igni

fie  proprement " antérieur "  (du  point de  vue de  l ' augure ) , 

c ' est- à-dire " situé au midi " ; symétriquement , ombr e  pusna ( i ) o- ,  

dérivé de l ' adv . ital . *post- "derrière " ,  s igni fie "posté

rieur" , " situé au nord n • Ces considérations s outiennent l ' hy

pothèse  selon laquel le dersua et merstu se rapportent à des 

notions complémentaires relative s  à la localisation des oi

s eaux ( PIt . , ibid . ) .  

3 a r v i a fait problème , faute de correspondants exacts en 

latin ou ailleurs . Les uns argumentent en faveur d ' une offran

de végétale ( Buck , Dev. , P is . , Bott . , P It . , etc . ) ,  les autres 

dé fendent la thès e  d ' une o ffrande carnée (Blum. , Vet . , etc . ) .  

Selon qu' ils  relient le mot à lat . aruum ou à lat . aruina , 

les  auteurs traduisent p ar " g:r:ain ( s ) , céréales " ou par If en-

trailles " .  Les contextes n ' orientent pas l ' interprétation de 

façon décis ive , pas même lIa  18 ( su r  ce passage , confronter 

les opinions de Vet . , p.  1 9 5 , et de PIt . , p.  1 7 8 ) . D ' après 

la forme des variante s  a r v i u et aruio , a r v i a s e  

dé finit clairement comme acc .  pl . n . , à l ' exc lus ion d e  l ' acc . 

s g . f . , touj ours en -a (m) . Nous avons affaire à un thème en 

-!- , non "en -Y2- : sur ce point , les manuel s  de Buck ( §  1 7 3 ( 5 ) 
et de PIt . ( p .  9 8 ) s ont à corriger .  Arvi- s ' explique comme 

réfection d ' un ancien thème en -�- , attesté dan s  l at .  

( h ) aru-spex {pour plus de détails , voir notre article des 
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C ahiers F a  de Saus sure 3 1 ,  1 9 7 7 , 2 5 9 - 2 6 7 ) . 

4 v a t  u v a po ss ède une var iante v a t  r a ( I I I  3 1 ) . Com

me les c ontextes sont r igoureusement symétriques ,  les au

"teurs admettent à j us t e  titre une équivalence des s i gni f i é s . 
PIt . p ropo s e  de façon convaincante l ' étymologie * latua " côtés , 

côtes ll ( c f �  lat . latera et le r apport morphologique de pecua 

à pecor a  : P I t . , p .  2 50 e t  Lex . ) .  L ' hapax v a t  r a o f fre 

apparemment la trac e du type c oncurrent s i gmatique , c ' e s t

à- di re * late s a  > l atera syncop é . Ma is cette hypothès e  p o s e  

l e  p rob lème de l a  chronologie re lative du rhotac i sme e t  d e  

l a  syncope . S i  l ' étymologie de � < *op - { e ) s - i  e s t  correc

t e  ( P It . , p .  95 § 8 3 ) , la chute d ' une voyelle b rève inté r ie u

re p réc ède le changement de � e n  r en position i ntervocali

que ( id . , p.  209 ) . Aj o uton s à c e s  c on si d érat io n s  le fait s ui

vant � la s eule forme ombri enne exactement comp arab le à lat . 

latera sous l e  rappo rt de la formation , du genre , du nombre 

et du c as est l ' acc . pl .  tudero (VI a  1 5 ,  1 6 ; c f .  acc . sg �  t uder ) , 

non atteint par la syncope . En l ' abs ence de témoi gnages suf

fisan ts s ur la flexion des thèmes en - e�- en omb rien , le rat

tachemen t de v a t  r a à c e tte c la s s e  forme ll e  demeure t rè s  

incer tain . En dernière analy s e , l e  "mot s ' exp l ique p eut-être 

comme thème en -ro- (PIt o t p .  209 , avec renvoi à F. Büch e 1 e r , 

Umbr ica , Bonn 18 8 3 , p .  6 3 )  ou c omme s impl e  faute d ' orthogra

phe ( P It . , Lex . ) l . f e r  i n e ne s l emploie que dans l a  

formu le v a t  u v a f e r  i n e f e ( i ) t u , res p . 

uat uo fer ine f e ( i ) tu ( 1 2X )  e t  s ' y  t ro uve en re lation de subs

titu"tion avec f e r  i m e ( lb 2 5 )  0 La forme avec -m- appa

ra ît encore dans le contexte di f fé rent de 1 1 1 1 6 : i n li k 

k a z i f e r i m e a n t e n t U 0 Vu les condit ions 

d l  emp l o i , l a  thè se de Dev . e t  PIt . .  ( un s eu l  mot ferine , 
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mal orthographié en lb 2 5  et en III  1 6 )  nous parait pré féra

ble à la doctrine de Blum . , Vet o et Pis . (deux mots distincts ) .  

Mo ins pour des rais ons d ' ordre s tati stique que proprement 

linguist ique , f e r  i n e a l a  priorité sur f e r  i m e . 

En e ffet , tandis que m s e  substit ue par fois à � ,  l ' inverse  

ne s e  produit j amais en ombrien ( Buck , § l09 ) . Ains i , pour 

l ' analyse ultérieure , seule la forme en - i n e entre : -en 

l igne de compte .  L ' -e final indique soit un 10c . sg . , s oi t  un 

abl . s g .  (Buck , § 1 7 8 , 6  note ) . Théoriquement le dati f , quoi

que moins naturel dans le prés en t  contexte , s erait également 

envi s ageable . Quant à l l élément prédésinentiel , les critiques 

en font un suffixe -1n- , variante apophonique de - ( i ) yon- , 

attesté par ailleurs d ans n a t i n e (cf . lat . n at ione) 

et dans tribrisine (c f .  nom . s g . t r i  b r i ç u ) " triade " .  

Res te un radical fer- , rapproché tantôt de lat . fera I1porter U 

( Buck , Dev . , Vet . , PIt . ) ,  tantôt de lat . ferio (Pis . ) . L ' in

terprétation dépend dans une l arge mesure du sens prêté à 

v a t  u v a . Les Tables prescrivent-elles l ' oblation d ' une 

partie de l ' animal fl sur un s upport " ,  c ' est-à-dire s ur une 

sorte de p lateau ( " in ferculo " �  avec l e  loc . sg .  d ' un dérivé 

de fer- U porterU ) ou plutôt le' s acrifice des victimes " au mo

yen d l un instrument c ontondant ou tranchant " , par exempl e  un 

couteau ( " cultro ll ; avec l ' ab l . sg . d ' un dérivé de fer ( i ) 

II frappertl ) ?  Selon nous , l a  s olution du problème ne s e  trouve 

pas nécessairement dans les  t erme s de c ette alternative . 

Ital . f- remonte non s eulement à *bh- et à *dh- de l ' indo-- --

européen ; c ' est aus s i  le traitement régulier de * gWh_ . L ' om

brien , i l  est vrai ,  n ' en o ffre pas d ' exemple certain pour l a  

pos ition initiale . Mais , co�e l ' aspirée labiale et l ' aspirée 

dentale aboutissent à des unités identiques au début et à 
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l ' intéri eur du mot ,  la l abio-vé laire connaît probablement 

auss i  un traitement unique . A en j uger par v u f r u et 

83 

v u f e t e s ,  généralement rapportés à une racine *wegWh-
- w ( c f .  lat . �) , i . e .  * -�- donne -!- en ombrien . On at-

tend donc le même changement à l ' initiale . Dans cette pers 

pective , le radical d e  f e r i n e se  relierait fac ilement 

à l ' indo- européen * gWher- intr . lI être chaud , brûlant " ;  tr . 

" é chauffer , brûler tl • Cette nouvel le étymologie  s ' appuie sur 

des analogies contextuelle s . Le syntagme k a z i f e r i m e 

a n t e n t u ( III 1 6 )  rappel le , par s a  structure syntaxique 

et l ' un de ses  constituants l exicaux , l ' énoncé de l Ia 1 9-20 

p i r _ a s e a n t e n t u u pl ace le feu sur . l ' aute l "  

(=  I I I  2 1- 2 2 ; c f .  Vlb 4 9 ) . La ress emblance s ' étend à un pas

s age moins c lair de lb 12  p i r a h t i m e m e n t e n 

t u " pl ac e  le feu sur ··le  porte- feu { ? ) .,
2

. Si  f e r  i n e 

appartient au champ lexical de �- " autel U (comme porteur de 

feu : c f .  hitt . ha� �as " foyer tJ e t  l ' expression latine pro 

ari s  et foc i s )  et ahti- u brasero U ( ? ) , un rapport de parenté 
w avec la famille de l at .  furnus " four , fourneau " ( <  *g horno-

ou * 9Wh�hO- : Ernout-Me ille t , s . v. forrous ) n ' es t  pas exc lu.  

Au point de vue de la formation , cependant , f e r  i n e e t  

furnus ne se recouvrent pas . D ' une part , le vocalisme radical 

diffère , de l ' autre les suffixes s ' avèrent i rréductibles : 

f e r  i n e ne se ramène pas à un thème * ferno- , car l ' om

brien , à la différence de l ' osque , ignore l ' anaptyxe . L ' i 

intérieur est  donc étymologique . Un corre spondant latin exact 

aurait la forme * ferione ( c f .  supra) . L ' emplo i  de -ion- com

me suffixe de nom d ' instrument se rencontre dans le type lat . 

pugio ID. " poignard " ,  mai s  les  exemples en sont rares . 
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h e r i s  v i n  u h e r i p u n i : les  auteurs ne s ' ac

cordent pas sur la place de ce membre de phrase . Pour Vet o 

et Pis . le syntagme s ' articule au f e - i t u précédent . 

PIt . , en revanche , en fait un é lément de la séqùence suivan-

te . Le c ontexte de la 2 2  lève le doute v a t u v a 

f e r  i n e f e t u h e r i v i n  u h e r i p u n i 

a r v i u u s t e  n t u . La libation de vin se conçoit 

dans le cadre du s acri fice , non de la prés entation des 

a r v i u .  Par conséquent , l ' expres s ion h e r i v i n  u 

h e r i p u n i s e  rattache à la fraction d ' énoncé précé

dente . Ainsi , en la 5 commence une nouvelle phrase avec un 

f e i t u en emploi absolu . H e r i ( s ) : l ' alternative 

se traduit par une conj onction étymologiquement identi fiable 

à la 2e s g . prés . du verbe her- { i ) - " vouloi r " . Situation ana

logue en latin avec uel ,  distrait du paradigme de uole , uel le 

et spécialisé comme outil articulaire . La construction om-

brienne h e r i ( s ) . . . h e r i ( s ) fait écho à l at .  

uel uel .  En ce qui concerne la forme , la  réduction de 

h e r i s à h e r i ne dépend pas de 1 t"environnement pho-

nétique . En tout cas , la forme en - s  s e  rencontre auss i  de-

vant p u n i  ( l b  6 ) . Il Y a tionc flottement , mais avec une 

grande supériorité statistique de l a  variante courte , d t ail

leurs généralisée dans la partie écrite en  carac tères latin s . 

Cette l égère variation formelle ne met naturellement pas en 

cause l ' interprétation . Plus difficile est le cas  de p u n i 

( var . poni , VIa 5 7 , etc . ; pone , VIa 5 9 ) . On y voit le nom 

soit d ' un breuvage ( Buck , Dev. , PIt . , Pis . ) , s oit d ' une o f

frande à base de farine (Vet . ) .  L ' analyse traditionnelle en 

po-ni- met en évidence un radical po- e t  suggère un r appro

chement avec lat . po- sca tlmélange d ' eau et de vinaigre " ,  
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potio f.  " boissonll , potus m. n id . " .  Le mot contiendrait la 

racine indo-européenne *po ( i } - " boire " . Le suffixe -ni- , re

lativement rare (c f .  lat . panis  < *past-ni- ) ,  alterne avec 

-!!.2- de skr . pana- n .  " boi sson , breuvage " .  Par une autre voie , 

Vetter en vient à la recon struction de *po1-ni- ( p .  1 7 2 ) , eu 

égard au changement de - ln- e n  -n ( n ) - en ombrien ( R. Thurney

s en , in Glotta l ,  1 909 , 2 4 2 ) . Le vocable appartiendrait alors 

à la  fami lle de lat . pol le n ,  - inis  n .  " fleur d e  farine " .  No

tre pré férence va à la premiè re interprétation en rais on de 

l ' association fréquente de p u n i et de v i n  u ( voir  

Dev . , p .  2 04 ) . 

5 s e v u m : le  mot réapparaît dans la  formule vois ine � 

pèrsnimu. seuom (VIa 5 5- 5 6 ) , mais y figure en pos ition finale . 

Cette liberté dans l ' ordre des termes de la phrase exc lut 

l ' existence d ' une relation s yntaxique étroite entre s e v u m 

et k u t e f (resp.  � et tases ) . De fait , s e v u m 

porte s an s  doute sur l ' ensemble de l ' énoncé . Selon nous , les 

c onditions d ' emploi et l a  comparais on avec l ' osque s iuom 

" omnino " ( Tab . Bantina 2 2 ) indiquent une forme �dverbiale . 

Vues di fférentes chez Dev . ( subs t .  au sens de " formula , genus 

precat ionis " ) , Buck , Vet . , PIt . et Pis . ( adj . rapporté à un 

subst . sous-entendu " tout , chaque U ) . L ' étymologie trouve 

appui dans ombr e s e v a k n e ( lIa 2 1 ,  etc . ) "rituel " ,  

propr e lI accompli chaque année " (Vet . , p .  17 3 ) . C f .  ombr a acnu 

lI années 'l . L ' adj ectif * se-uo- s ignifie " chaque " , p lutôt que 

" tout ll ,  à en j uger au préverbe s éparati f së- du latin . Ce 

sens n ' interdit pas le pluriel ,  attesté en VIa 18-19 : e si sco 

esoneir seueir papIer anferener " at each of  these rites for 

the lustration of the people "  (PIt . , p .  2 3 8 ) . En conclus ion , 

la traduction de s e v u m par " chaque fois " nous semble 



86 Cahiers de l'ILSL, N°19, 2005 

.- 1 4  -

rai sonnable . La prière intervient à l ' occas ion du sacri fice 

de chacun des t r e b u f .  Le texte même de la  l itanie , 

consignée sur la Table VIa , s ignale les reprises de l l invo

cation : tio esu bue peracre i pihaclu " ( j e )  t '  ( invoque ) avec 

ce boeuf remarquable à titre d ' offrande expiatoire " (VI a  2 5 ) ; 

pui s , tio esu bue peracri pihacl u  etru " (j e )  t 1  ( invoque ) avec 

ce boeuf remarquable à titre de s econde offrande expiatoire" 

(VI a  3 5 ) ; enfin , tiom e su bue peracr i  pihac lu tertiu " ( j e )  

t '  ( invoque ) avec c e  boeuf remarquable à titre de troisième 

offrande expiatoire " ( VI a  5 3 ) . 

6 k u t e f s ans exemple dans la partie d u  rituel écrite 

en caractères latins . Cette absence nous prive de c ritères  

pour le choix entre les  différentes valeurs des  lettres . S i  

VI et/ou VI I nous fournissaient un  équivalent du terme , son 

orthographe { *cute , *gut e , *cote ou gote ? }  serait trè s ins

tructive . Parmi les  lectures pos s ibles , la plupart des 'cri

tiques optent pour /kotef/ et recon struisent un participe 

pré sent nom . s g .  *kautën ( t ) s .  Ce verbe reposerait sur le cor

respondant ombrien du partic ipe latin cautùs (de caueo ) . Au 

prix d ' un recours à l ' irlandai� , Dev. propose l ' étymologie 

*gutens ( c f .  irl . guth " vo ix" ) et traduit par u cl are , c lara 

uoce renuntians ll ( pp . 202 - 20 3  et index verborum) . En face de 

ces i nterprétation s  d i scordantes ,  le fait déterminant se 

trouve dans une variante du formulaire . Nous avons heureuse

ment le parallèle de VIa 5 5- 5 6 . Aprè s le sacrifice des trois  

boeufs à Jup iter Grabovien , la version lon gue donne le texte 

des prières , puis la prescription tases persnimu s euom ( c f .  

supra ) . Le mot tas e s  '. qui y tient l a  place  d e  k u t e f , 

figure en l a  2 6 ,  etc . sous la forme t a ç e z et s ' identi 

fie à lat . tacitus . V u  la symétrie d e s  conditions d ' emploi , 
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k u t e f et tas e s  
--- ( t  a ç e z )  ont probablement des s ens  

vois ins (voir Vet . , p .  17 3 ) . La traduction approximative 

" parlant bas " parait s at i s faisante . 

ci-de s sus l ' ana ly se de p e r s  k l u m 

p e s n i m u  voir 

a r e  p e s 

a r v e s est une expre s sion fréquente dans la vers ion an

c ienne , mais  ne se rencontre pas en néo-ombrien3 • S i , comme 

i l  semb le , a � e p e s répond à l at .  adeps , adipi s ,  m .  e t  

f . , l e  syntagme se compose d e  deux substantifs e n  asyndète . 

Comparer l a  construction des adj ecti fs p e r n a i e  s 

p u s  n a e s , en la 2 .  Mai s  Dev . avance une explication 

étymologiquement et syntaxiquement différente : d ' un thème 

* ad-epo- , a � e p e s se  r attacherait à la racine de gr . 

� f lJ  " faire cui re " et fonctionnerait comme un adj ectif , avec 

le sens de " tostus " ,  ( p .  2 01 ) . L ' expres sion complète équi

vaudrai t  s émantiquement à lat . tos t is granis . A notre avi s , 

l ' interprétation traditionnel le ( a  r e p e s u ad ipibus lt )  

a pour e l le une corre spondance solide .  Quant à a r v e s , 

nous en fai s ons  une variante f lexionnel le d t  a r v i a 

" entrailles " ( c f .  supra , ad la 3 ) . 

l a 7 -10 

Texte 

p u s  v e r e s t r e p l a  n e s : t r e f s i f 

k u m i a f f e i t u : /  t r e b e : i u v i e : 
u k r i p e r f i s i u t u t a p e r i k u v i n a : /  
s u p a s u m t u a r v i a u s t e n t u p u n i f e t 

k u t e f p e s n i v fi u a r e  a r v e s 

u : / 
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Traduction 

Derrière la porte trébulane , sacrifie trois truies pleines 

à Trebus j ovien pour le Mont fi sien t pour la cité d ' Iguvium. 

Prends les parties intérieures ( ? ) . Présente les entrai l les . 

S acrifie avec du puni � Prie à voix bas se avec ( l ' offrande de ) 

la grai sse ( et )  des ent rai l le s . 

Commentaire 

7 k U fi i a f fait écho à gomia du passage parallèle (VI a 5 8 )  • 

I l  n ' en existe pas d ' autre occurrence dans les Tables ,  de 

sorte que l ' inte rprétation repose  sur un contexte unique . En 

dehors de - l ' ombrien , une donnée intéressante s ' offre en la

tin sous la forme du mot rare gumia m .  et f .  Uglouton , gou

lu it ( Lucilius 106 6 et 1 2 3 7 , éd . Marx ; Apulée , Apol . 5 7 ;  

Nonius Marce llus , p .  1 2 2 , é d . Quicherat ) .  Ernout-Meil let vo

yaient dans ce vocable un terme emprunté à l ' ombrien ( Dict . , 

s . v . ) . Mai s des considérations phonétiques et sémantiques  

rendent la chose improbable .  En  effet , 1':> les  faits ombrien s  

indiquent un vocalisme radical �, 'non !! 1  car faute d ' un 

o dans l ' alphabet national ombrien le t émoignage de 

k u m i a f n ' est pas pertinent4 ; 2° le sens de u goulu " ,  

établi pour le mot latin par l a  glose de Nonius , ne_ s ' appli

que pas au correspondant ombrien; 30 lat . gumia a le statut 

d ' un substantif , ombr a k u m i a f / gomia fonctionne com

me adj ecti f .  Dans ces conditions , la relation entre les don

nées latine et ombrienne s ' expliq ue plutôt par l ' histoi re 

indépendante d ' un élément hérité de date italique . Le trai

tement � d ' un ancien 2 devant �, dans lat . gumia , rappel le 

(h) umerus , humus et peut-être numerus { voir Maniet , Phon . , 
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§ 30) . Pour l ' étymologie du mot latin comme du mot ombrien 

le point de départ est donc un r adical gom- . On rapproche 
, 1 

généralement gr . �OJA o �  " cargaison de navire If et l €)A. w  
lI être rempli , chargé de " .  Cette comparaison ,  ainsi que les 

témoignages d 1 auteurs latins sur l e  rituel des sacri fices 

(vo ir , notamment , Cicéron , De div .  1 ,  101 et Ovide , Fastes l ,  

5 7 2 )  suggèrent , pour ombr a k u m i a f / gomia , le  s ens  de 

II gr avides , pleines " .  Tel le est l ' interprétation de la p lu-

· part de s critiques modernes . Bréal , cependant , à la suite 

de Panzerbiete r , défendait un point de vue di f férent . A son 

avi s , le r ituel :Lguvien réc lamait des " porc s engrai ssés " ,  
Il sues altile s ll • Les rapports sémantiques seraient ainsi  

p lus étroits entre ombr a k u m i a f et lat .  gumia . De 

p lus , le terme ombrien , par nature épicène , s ' emploierait 

au masculin dans les Tab les , tout comme lat . gumia chez 

Luci lius 1 2 37 . Cette théorie nous paraît insoutenable . En 

ce qui concerne le genr.e grammatical , l ' ital ique pos sédait 

un groupe de substanti fs mas culins en -�- ; dans les adj ec

ti fs , en revanche , une forme en -!- s ignale touj ours un fé
minin . Or , k u m i a f est adj ecti f .  Reste le ·problème du 

s ens lexical . En l ' occurrence , un critè re interne prime l ' ar

gument comparati f  de Bréal . Le texte des Tables renferme , en 

e f fet , le pendant de l ' expression t r e f s i f 

k u ID i a f ,  à savoir t r e f s i f f e l i u f { la  1 4 ; 
c f .  Vlb 3 } . Le quali ficati f fel io- s ignifie "qui tète, enco

re à la mamel le ll • Les victimes sont donc trois j eunes gorets .  

I l  est alors tentant de voi r  dans t r e f s i f 
k U ID i a f f e i t u la prescription d ' un sacri fice pa

ral lè le , et dans l ' adj ectif gomiâ- une notion solidaire de 

fel io- : " qui va être mère , qui porte " . 



90 Cahiers de l 'ILSL, N°1 9. 2005 

- 18 -

8 t r e b e :  Les difficultés de l ' interprétation t iennent 

à l ' ambiguité de la finale -�, masculine ou féminine , et à 

l a  forme inattendue de l ' équivalent trebo (VIa 5 8 ) . Contre 

la c ompréhen s ion du terme c omme nom de dée s s e  (ainsi Vet . , 

p .  2 4 5 )  des rai s on s  d ' ordre religieux chez Duméz il ( Rev . 

Hist . Rel .  1 4 7 , 1 9 5 5 , 2 6 5- 2 6 7 )  e t  des cons idé rations l in

guis t iques chez Buck ( §  1 8 5 , 2 ) se renforcent mutuel lement . 

Un fait supplémentaire parle , s el on nous , dans le même s en s : 

l e  rapport formel entre t r e b e et trebo s e  retrouve i 

dentique dans f i s  e ( l a  1 5 )  / f i s o  (Vlb 3 ) . Or , person

ne ne cherche dan s le  dernier mot le nom d ' une divinité fé

minine . I l  serait étrange que les deux variantes d ' une for

me casue l le masc uline exi s t ent égal ement au féminin . Au d ieu 

Fisus r épond donc probablement un dieu Trebu s . Au point de 

vue morphologique , f i s  e et t r e b e appartiennent 

aux thèmes en -2- ' f i s a  et trebo aux thèmes - en -U- . Cette 

c oncurrence entre des doublets de flexion d i f férente rappel-
C 1 / , 1  

l e  un cas comme gr .  U t  o ç  V L U Ç'  " fi l s " .  De  �ême qu ' en grec 

la  distribution dépend l argement de fac teurs géographiques ,  

de même la  d i s t inct ion entre F i s o- et F isu- en ombri en coïn

c ide peut-être avec des variantes dialectale s . En tout état 

de caus e ,  l a  forme en -�- e st la p lus anci enneS 

9 s u p a s ' ident ifie aux variantes sopo et s upo de la  rédac

t ion en écriture latine . La nature de la finale indique un 

neutre p l . Il s ' agit probablement d ' un adj ectif s ubstant ivé , 

car l e  terme , variable en genre , fonctionne comme épithète 

en l Ia 2 2 : s u f a f i a  f s u p a f  ( ace . f .  pl . ) . Com

me le sens de cet adj ecti f ne res sort pas c lairement du s eul 

contexte , l ' interprétation fait appel à l ' étymo logie . La 

principale di fficulté rés ide dan s le flottement du radic a l  
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( sop- / sup- ) , car en dehors du cas présent l ' échange de 

2 et de � ne s ' observe pas dans une syllabe non final e . 

9 1  

En tout état de cause , deux thèmes entrent en ligne de c omp

te : * s upo- et * sopo- , tandi s  que l a  reconstruction de 

* " kw , . �- , proposee par P1S . (p . 157 ) , ne s ' accorde pas avec la 

graphie supo . S i  l a  forme anc ienne est * supo- , la variante 

orthographique sopo atteste une tendance à l ' ouverture de � 
en 2 devant E et rappelle somo en fac e  du latin summus . Dan s  

cette perspective , un rapprochement s ' o ff re avec l at . suppus , 

glosé par supinus lI renversé en arrière" chez Festus 370 , 20 
( éd .  Lindsay ) . Cela suggère pour s u p a le s ens de " par

t ie s  ,inférieure s lt •  La restitution d ' un * sopo- aurait d ' au

tres implications et suppo se rait , en particul ier ,  l ' identi

té de traitement du 0 radical et du 0 de syllabe final e .  On 

aurait sopo / supo , c omme on a -0 / -u à l ' ace . m .  pl . 

( uiro / uitlu) . En fin de c ompte , l ' amorce d ' une solution se 

dégage de con sidérations sur l a  s tructure du passage paral

lèle de VIa 5 8 . Dans la prescription du sacri fice derrière 

la porte trébulan e , l ' express ion persae fetu tient exacte

ment la place de 5 U p a s u ID t u . Le mot pers ae 

p e f a e ) passe généralement pour un adj ectif dérivé de 

p e f u " le sol "  et signifierait , en emploi adverbia l , " sur 

le sol ,  à terre lt • En fait , rien n ' exc lut une relat ion séman

t ique plus étroite avec *ped- " pied u ( ombr . abl e  sg . p e f i ,  

persi l .  Dans ces c onditions , l ' expres s ion de rechange s u p a 

renverrait spéc i fiquement aux pattes comme parties inférieu

res ou abattis . 
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l a 11-1 9  

Texte 

p r e v e r e s t e s e n a k e s : t r e b u f : f e t u : 
v i 

m a r t e k r a p u / f e t u : u k r i p e . f i s i u . 
t u t a p e r i k u v i n a a r v i u u s t e n t u / 

v a t u v a f e r i n e f e t u P u n i f e t u 

k u t e f p e s n i m u a � p e s a r v e s / 

p u s v e r e s t e s e n a k e s t r e f s i f 

f e 1 i u f f e t u : / f i s e s  a ç i : u k r i p e r 

f i s i u t u t a p e r i k u v i n a : / p u n i 

f e t u s u p a s u m t u a r v i u : u s t e n t u 

m e f a : /  v e s t  i ç a : u s t e t u : f i i u v i 

f e t u u k r i p e r f i s i u f e t u : / k a p i r : 
p u r t i t a f s a k r e f e t r a f p u r t  i t a f 

e t r a f : / s a k r e f t u t a p e r i k u v i n a : 
k u t e f p e s n i  m u a r e p e s a r v e s 

Traduc tion 

Devant la  porte tessénaque , s�crifie trois  boeufs . Sac ri fi e  

à Mar s  grabovien pour le Mont fisien , pour la c i t é  d l lguvium . 

Présente les entra i l le s . Offre les côtes ( ? )  en sacrifice 

sur le brasero ( ? ) . Sacri fie avec du pun i . Prie à voix bas

se avec ( l ' offrande de ) la grai sse (et )  des entrailles . 
Derrière l a  porte tes s énaque , s a c r i f i e  tro i s  c oc hon s de lait 
à Fisus S ancius pour le Mont fisien , pour la cité d ' Iguvium . 

S acri f i e  avec du puni . Prends les partie s infér ieures ( ? ) . 
Présente les entrai lles . Pré sente un gâteau (et)  une galet

te pétrie .  Sacri fie à Fisovius pour le Mont fis ie n .  O f fre 
en s acri fice les vases  à offrandes ( et )  l es vas es consacrés , 
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aus s i  b i en le s uns que le s aut re s , pour la c i té d ' Iguviurn. 

P rie à voix basse avec ( l ' o ffrande de ) la  graisse ( et ) 
des entrai l les . 

Corrunentaire 

11 t e s e n a k e s : ni en l ,  ni en VI et VII , l l �  inté

rieur du nom de la deuxième porte ne subit le rhotacisme . 

Dans ces conditions ,  la graphie diss imule san s  doute une 

s i f flante géminée . Cf . le nom moderné Tessenara d t un vi l

lage italien des environs de Gubbio ( 18 km en direc.tion 

du s ud-ouest ) .  La notation ._�- n ' e st cependant pas s an s  

exemple e n  omb rien : type � à côté d e  � ,  abl e sg . m .  

du dêmonstrati f *ekso- ( P lt . , § 109 el . E n  c e  qui concerne 

le vocalisme , la variante tesonocir (VIa 20 e t  VIl a  3 8 ) , 
vi s-à-vi s  de tesenocir (Vlb 1 e t  3 ) , s ' e xplique probable

ment par une sorte d ' harmonie vocalique : l a  voyel le de 

l ' antépénultième s ' ass imile , au moins partiellement , à la 

voyelle de la pénultième . 

14 f e l i u f répond à k u m i a f de la 7 · ( voir ci-de s

sus ) . Le mot ne reparaît qu ' une , seule fois dan s  les �

bles , dans la version parallèle de Vlb 3 ,  s ous l a  forme 

fi liu.  La représentation de la voyelle radicale par � ou 

! ,  respectivement en viei l  et e n  néo-ombrien , indique un 

� étymologique . I l  n ' y a donc pas identité de formation 

entre omb r e filiu et lat . filius . De fait , sous le rap

port du degré radical , la donnée ombr ienne s ' accorde en

tièrement avec lat . fëlare , femina et gr . Jh7� VÇ . L ' élé

ment fë- remonte à *dh'ë ( i ) - < *dhe a., i - "téter " .  Buck , 

Blum . , Dev . , Vet . , PIt • .  et Ern . tradui sent f e l i u f ,  

filiu par II lactentes " ,  "qui tètent " 6 • A cette interpré-
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tation traditionnelle , Pis . , pp . 1 5 6 - 1 5 7 , oppos e  la con

ception de Benveniste
? 

Selon le lingui ste f rançai s ,  

f e 1 i u f s igni fierait " lactante s " , "qui al laitent " , 

car s i f - comme le l atin sus - ne s ' applique rait 

qu ' à  l ' animal adulte par opposition à p u r  k a , porca , 

dés ignation des petits ( c f .  lat . porcus ) . Dan s  cette pers

pective , l ' épithète f e 1 i u f fournirait un exemple 

d ' adj ectif en -u- à l ' ace . pl . f .  ( ainsi Pis . , loc . ci t . ) .  

A notre avis , l ' hypothèse est inadmis s ible : étant donné 

que les thèmes en -}!- adj ectifs manquent complètement en 

latin , la reconnai s sance d ' une te l le forme en osco-ombrien 

ne se j ustifie qu ' en cas d ' échec de toute autre expl ica-

t ion . Or , par leur finale , f e 1· i u f et filiu s ' intè-
---

grent parfaitement à la deuxième déclinaison ( c f .  v i t -

1 u f vitlu) . Le syntagme s i f f e l i u f relève 

donc du mascul in et s ' applique aux cochons de lait . L ' em-

ploi du terme s i f indi fféremment pour l ' adulte et le 

petit rappel le la s i tuation de fr . cochon . Plutôt qu ' une 

oppos ition binaire s i f / p u r  k a 1.  l ' ombrien connaît 

une distinction entre trois c lasses d ' âge : s i f / p u r  -

k a / s i f f e 1 i u f • 'L ' a s sociation de s i f et de 

f e l i u f pour la production d ' un s ignifié unique mani

feste un procédé l inguistique également à l ' oeuvre dans 

v i t  l u f t u r u f "bul l-calve s "  ( lb l ,  etc . ) .  

17 v e s t  i ç a à l a  faveur d ' un rapprochement il lusoire 

avec v e s k I a " vase s ll , l ' interprétation par If l iba

mentum" , " libation rl fait auj ourd ' hui l ' unanimité des cher

cheurs ( Buck , Blum . , Dev . , Vet . , PIt . , Pis . ) .  Seul Ernout , 

prudent à s on habitude , accompagne sa traduction d ' un 

point d ' interrogation ( p .  1 3 6 , s . v . ves ti s ia- ) . En réal i-



Claude Sandoz: Travaux de linguistique 95 

- 23 -

té , un examen obj ecti f des conditions d ' emploi conduit à 
une solution tout à fait di fférente . Les expres s ions 

v e s t  i ç a m . . • f i k t u ( la 2 8 )  et v e s t  i ç a 

a f i k t u ( l a  3 1 )  " façonne une vesti�n ,  ain s i  que le 

s yntagme uestisia et mefa spefa (Vlb 5) nune vestisia et 

une galette s aupaudrée u { c f .  v e s t  i ç i a m e f a , 

IV 1 4 ; m e f a v e s t  i ç a , l a  16 -17 ; etc . }  rangent 

le terme parmi les noms de gâteaux sac ré s . Comparer Caton , 

De agr .  7 6 , 3  : placentam fingito . Ceci reconnu , l a  phoné

tique historique de l ' ombrien p ermet une hypothès e  étymo

logique : v e s t  i ç i a < * lepstikia ,  variante sabino

ombrienne de *depsticia " pétrie " .  Il s ' agirait d ' un ad

j ecti f substantivé , issu  d ' une formule *mensa depsticia 

" galette pétrie " . Cette rest itution s ' appuie sur le pas

s age très instructif  de C aton , De agr . 74 : panem depsti-

c ium defingito " façonne le pain pétri n  (pour p lus de 

détails , voi r  notre article du BSL 7 4 , 1 97 9 , 3 39-3 4 6 ) .  

f i i u v i : avec fisoui s an s i ,  l a  version paral lèle de 

Vlb 5 e nseigne deux cho s es : 10 La forme f i i u v i 

est à l i re f i s  u v i ; 20 La Table l dit Fiso vius . par 

abréviation pour Fis ovius S ancius . L ' épithète apparaît 

dans toutes les occurrences de la Tab le Vlb , sauf dans 

l ' expres s ion fisouie frite (Vlb 1 5 ) . Ainsi , la divinité 

du prés ent passage s ' apparente à Fisus Sancius (la 15  e t  

Vlb 3 )  à l a  foi s par s on nom ( fi s ovio- dérive d e  fiso- )  

et par s on épithète virtue l le . Fisus Sanc ius et Fisovius 

Sancius ne sont probablement que des modalités d ' une s eu

le et même figure divine , car les prescription s  symétri

ques re latives au s acrifice de derrière la tro i sième por

te ne font état que d l un seul die u ,  Tefer j ovien , bénéfi-
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ciaire aus s i  bien des t ro i s  victimes que du gâteau vesti

� ( c f . Ia  2 4  et 2 8 ) . S ' appuyant sur la con f rontation des 

formules v a p u t  u s a ç i a m p e t  u { l Ib lO} et 
v a p u t  u s a ç i i u v e p a t  r e p r e p e s n i  -

m u ( lIb 17 ) , Dev . oJnsidère Fis ovio- S a (n ) c io- c omme une 

expression e lliptique pour Iupater Fis ovio- Sa (n ) c io-

( p .  2 17 ) 8 . Cette identi fication de Fisovius avec Jupiter 

ne nous parait pas recevab le , c ar les actes cultuels ac

c omplis p u s  v e r  e s s ' adressent à des dieux mineurs 

(vair G. D umé zi l , Remarques sur les d ieux Grabovio

d l Iguvium : Rev . de phil o l . 2 8 , 1 9 54 , 2 2 5- 2 34 ) . Fisovius 

n l en a pas moins un caractère U j ovienU , comme ses homolo

gues Trebus et Tefer . 

17-19 A partir de f i i u v i , le découpage du texte fait 

problème . Les éditeurs divisen t  l ' énoncé en trois s équen

ces f i i u v i f e t u / u k r i p e r f i s  i u 

f e t u / k a p i  l p u r  t i t a f s a k r e f 

Cette lecture implique l ' e l l ipse du verbe dans l a  derniè

re phrase et c onduit au rétabl i s sement de l ' impérati f 

a i t  u sur l a  base du parallèle de Vlb 18 : cap i f pur

dita dupla aitu sacra dupla a itu . Correspondant de lat . 

agita , ombr e a i t  u s ignifie n ( r ) emporte U selon Blum . 

( l' reddito lt ) et Dev.  ( U auferto " ) 1 u of fre ll selon Vet a  

( ll o f ferto ll ) ,  tldéplace "  s elon PIt . ( llrnove ll ) . Quoi qu ' il 

en soit , le c ontexte de l a  1 9 , avec l a  mention d ' un béné

fic iaire ( t u t a p e r i k u v i n  a ) ,  s ' accommode 

mieux de la notion verbal e  d ' o ffrir que de celle d ' em

porter • Au fond , du point de vue s émantique , le f e t u 

de l a  fin de l a  l igne 1 7  ferait t rè s  bien l ' affaire . S i  

les commentateurs ne construisent pas f e t u k a p i  r 
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p u r t i t a f s a k r e· f  • •  . , c ' est pour des rai-

sons syntaxique s . En énonciation normale , en effet , 

f e t u apparaît en pos ition finale ou intérieure , non 

en tête de proposition . Cf . les types p r e  v e r  e s 

t r e p l a  n e s i u v e k r a p u v i t r e b u f 

f e t u ( la 2 - 3 )  et p u s v e r e s t r e p 1 a n e s 

t r e f s i f k u m i a f f e i t u t r e b e i u -

v i e  u k r i p e r f i s i u t u t a p e r i k u v 

n a ( la 7 - 8 ) . Cependant , l ' emploi de f e t u au début 

de la phrase s ' observe de façon claire en l I b  2 6 . Voic i 

le passage ( 2 5- 2 6 ) p u r t i f  e 1 e t r i i u p e r 

t e i t u t r i i u p e r v u f r u n a r a t  u 

f e i u ( pour f e t u )  i u v e p a t r e v u ç i i a 

p e r n- a t i n e f r a t  r u a t i i e l i u " par 

i -

trois  frois dis e - l e) propre à l ' oblation , par troi s  foi s  

déclare (-le)  vot i f .  Sacri fie ( - le )  à Jupiter pour la gens 

Lucia . des frères atiédiens " .  Ces faits nous suggèrent une 

nouvel le s egmentation de la 17-19 : f i i u v i f e t u 

u k r i p e r f i s  i u / f e t u k a p i  l p u r  t i -

t a f s a k r e f • 

18 p u r  t i t a f : même s i  dans le' détail l ' étymologie 

n l en est  pas tout à fait c l aire ( thème (por- ) d�rto- selon 

Buck , p .  6 7 - 6 8 , § 102 , 3 ; "pordü-to- selon Dev . , p .  2 36 ,  

note 1 ) , cet adj ectif  verbal équivaut pour l e  sens à lat . 

porrectas ( Buck , Blum. , Dev. , Vet . , Ern . , P i s . ) ,  mais 

avec une idée de destination non encore mise en évidence .  

Traduire f e t u k a p i  r p u r  t i t a f par "offre 

en s ac ri fice les vas es o f fert s "  (ou II the loaned • • • bow1 s " : 

Pit . ) conf ine au contresen s . En fait , l ' adj ectif en -to

n ' exprime pas touj ours l ' accompli ( type l at . relictus 
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" laissé " : fonction primaire ) .  Dans sa fonction secondai

re , il se charge d ' une nuance de but ou de pos s ibilité 

( l'propre à ,  s uj et à n ) . Ainsi , gr . /3 e o r;ç ne s igni fie pas 

"mort " ,  mais "morte l " , " suj et à mour ir u • C f . l at . (morbos ) 

visos invisosque 11 (maladies ) visibles et invi s ibles " 

(Caton , De agr . 1 4 1 ,  2 ) . Dans ces conditions , les vases 

quali fiés de p u r  t i t a f se caractérisent probable

ment par l eur destination au sacri fice . Ce s ont des vases 

" propres à l ' oblation , destinés à l ' offrande � 

e t r a f : tandis que les Tables n ' offrent pas d ' autre 

exemple de l ' emploi itérati f du pronom-adj ect i f  *et ( e ) ro- , 

l es occurrence s  du terme seul ne sont pas rare s . P our 

l ' interprétation s émantique , l es cont extes fournissent un 

témoignage univoque . Ains i ,  le formulaire de VIa oppos e ,  

dans des environnements identiques , pihac l u - { 1 . 2 5 ;  l e  

tiret représente u n  s igne z éro) / pihaclu etru ( 1 . 3 5 )  / 

pihacl u  tertiu (1 . 4 5 ) .  L a  place du terme entre " zéro "  

( la notion d e  " premier " e s t  implicite � et n troisième " se  

véri fie en lIb 14-1 5  : -- s v i s  e v e ( nom de récipient 

au loc . sg . ) / e t r e s v i s e v e / t e r  t i e 

s v i s  e v e .  On le voit ,  * et ( e ) ro- se comporte comme 

l ' ordinal de tldeuxll • Il s igni f ie " second , autre fJ • D ' ai l 
leurs , son suffixe u s éparatif "  -tero- l ' apparente à lat . 

alter . Dès lors , l a  construction e t r a f • 

è t r a f équivaut sans aucun doute au latin alteras • • •  
alteras 1I 1es unes • • •  les autre s " . La phrase renferme ain

si des é léments redondants , mai s  il n ' y  a rien là  de sur

prenant l ' insistance sur l a  distinct ion entre le s vases 

p u r  t i t a f et  s a k r e f s ' expl ique par une at

t itude ritual iste , s ouc ieuse d ' exact itude . Traduire 

e t r a f • • • e t r a f par " twO • • •  two lt (Plt . , p . 1 60 ) , 
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c ' est forcer l e  sens , même s i  en Vlb 18  dupla répond ap

paremment à e t r a f : capif purdita dupla aitu sacra 

dupla aitu lI apporte ( ? )  deux vases à o ffrandes , apporte 

( ? )  deux (vases ) con sacrés " .  Rien ne prouve une corres -

pondance c omplète a u  niveau du contenu entre l e t  VI . En 

l ' occurrence ,  la vers ion néo-ombrienne donne une préc i- '  

s ion numérique absente de l ' abrégé en viei l ombrien . 

1 a 20- 2 7  

Texte 
---

p r e v e r e s v e h i i e s t r e f : b u f . 
. 

k a 1 e i u f f e t u v u f i u n e / k r a p u v i 

u k r i p .e r f i s i u t u t a p e r : 

i k u v i n a : /  v a t  u v a : f e r  i n e f e t u 

h e r i v i n  u h e r i p u n i : /  a r v i u 

u s t e  n t u k u t e f p e s n i  m u : a t e p  e s : 

a r v e s : /  p u s  v e r e s : v e h i i e s : t r e f : 

h a p i n a f 

2 5  u k r i p e r 

i k u v i n a 

f e t u 

f i s  i u 

p u s  t e 

t e f r e i u v i e  : /  

t u t  a p e r 

a s i a n e f e t u 

z e r e f f e t u : /  p e l  s a n a : f e t u : 

a r v i a u s t e  n t u : p u n i f e t u : t a ç e z 

p e s n i m / u : a r i p e r : a r v i s  : 

Traduction 

Devant l a  porte véienne , sacrifie tro i s  boeufs  au front 

blanc à Vof ionus grabovien pour le Mont fis ien , pour la 

cité d ' Iguvium .  Offre les côtes ( ? )  en s acrifice s ur l e  

brasero ( ? ) , à volonté avec d u  vin ou avec d u  puni . pré-
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sente les entra i lles . Prie à voix bas se avec ( l ' of frande 

de ) la grai s se ( et )  des entra i l le s . 

Derrière la porte véienne , s acri fie trois agnel le s  à 
Te fer j ovien pour le Mont fis ien , pour la cité d ' Iguvium . 

S acri fie à l a  porte s acrée ( ? ) . S acrifie ass is . Offre en 

s acri fice les (partie s  des victime s )  à enseve li r . Présen 

t e  les entrail le s . S acri fie avec d u  puni . Prie à voix 

basse avec ( l ' offrande de ) la graisse (et) des entrailles . 

Commentaire 

20 v e h i i e s : les noms propres se prêtent mal aux re

cherches étymologiques e t  v e h i i e s { uehier , uehiei r }  

ne fait pas exception . E n  tout cas , le  rapprochement du 

terme avec le �om de la vil le étrusque de Ve i i  e st p lus 

que douteux . Contentons -nous ici d ' une considération for

melle élémentaire , mais peut-être uti l e  au trava i l ulté

r ieur . L ' orthographe vieil-ombrienne montre c lairement le 

caractè re trisyllabique du mot : il n 1 y  a pas de d iphton

gue e i , car l a  lettre h s i gnale un hiatus entre e et i .  

De p lus , le groupe i ie note une s équence phonique à deux 

sommets .  Le premier !' de nature vocalique , dégage un i 

consonne de t ransition ( gl i de ) . 

24  Les opinions dive rgent à propos d ' un terme e s sentiel de 

l a  phrase , h a p i n a f .  Dans son contexte , ce voca

ble se dénonce immédiatement comme désignation au fém . 

pl . d ' une espèce de victimes , mai s sa valeur exacte s e  

dérobe au premier examen . Pour des rai son s  d e  cohérence 

interne du texte , Vetter cherche dans h a p i n a f 

habina ,  le nom d ' un animal du genre porc in ( p . 1 7 7 ) . 
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Aux truies pleines de derrière l a  porte trébulane e t  aux 

cochons de lait de derrière la port e  tessénaque se j oin

draient , comme victimes de derrière la trois ième porte , 

de s sues castratae ( ibid . ) .  Dans cette perspective , le 

radical omb r e hab- s ' identi fierait à lat . cap- de capus , 

capo II chapon , coq châtré ll •  Phonétiquement , cette explica

tion ne tient pas . A �- du latin répond régulièrement �-
(�- ) en ombrien (type callidos : k a l e f u f , caprum 

k a p r u 1 c atulus : k a t  e l ) . Privée de support 

étymologique , l ' interprétation de Vetter ne repose plus 

que sur le prétendu parallélisme entre les opérations 

p u s  v e r e s . Mai s cet argument est lui-même fragi

l e . Indépendamment de la  n ature des victime s , le tro i s iè 

m e  sac r i fice mineur montre u n e  disparité par rapport aux 

deux premi ers . En effet , seule la cérémonie de derrière 

la porte véienne comporte une obl ation p u s  t e 

a s i a n e de la part d l un offici ant assis ( Z e r e f ) ,  

ain s i  que l ' of frande des p e l  s a n  a .  C f . aus s i  l ' em

pléi de t a ç e Z ( l a  2 6 ) , vis-à-vis de k u t e f 

( l a  10 et 1 9 ) . Dans ces conditions , rien ne soutient l ' a f

firmation .d ' une parenté étroite entre les animaux sacri

fiés p u s  v e r  e s t r e p l a  n e s et p u s  v e -

r e s t e s e n a k e s , d ' une part , e t  les victimes 

offertes p u s v e r e s v e h i i e s d ' autre part. 

De fait , l a  forme h a p i  n a f rappelle lat . agnas 

(nom .  tt agneau lt ;  
lt , 

8 g .  agna , féminin de agnus c f . gr . � voç 
L ' aspiration initiale du terme ombrien ne constitue pas 

un obs tacle sérieux au rapprochement , car le  flottement 

g + V- / V- s e  retrouve sporadiquement en ital ique . Com

parer ombr e hebetaf-e (Vlb 5 3 )  / ebetaf-e (VIa 1 2 ) , her-

) . 
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( h e r i , h e r i i a d , etc . ) 1 er- ( e r e t u , 

lIa 4 ) , an-hostatu (Vlb 60 ) / àn-ostatu (VIra 4 8 ) ; lat . 

holus / o lus , harena 1 arena , haedus 1 aedus , herus 1 
erus , etc . Restent les problèmes de l a  syllabation et de 

la consonne finale du radical . La structure trisyl labi

que de h a p i n a f ,  habina s ' explique soit par l ' a

naptyxe de ! (Pis . , p .  164  : * agWna- ) , soit par l ' addi

tion d ' un suffixe - 1no- ( PIt . , p .  309 : * agWn1ni- dissi

milé) . Quant à l a  variation orthographique h a p - / 

h a b  - (c f .  h a b i n a , I� 2 7 ) , Buck en rend compte 

par ré férence à l ' emploi de t et de k dans l ' écritu re na

t ionale ombrienne . Comme ces siÇJnes graphiques notent une 

dentale , resp . une dorsale sourde ou sonore , de même E. 
fonctionne parfoi s  comme représentant d ' une labiale so

nore (vo ir . Buck , § 30 , 6 ) . C f . k a p r u ( I Ib 10) / 

k a b r u  ( IIb 1 7 ) . 

25 p u s  t e a 5 i a n e : les deux constituants du syntag

me sont ges h�pax et la propos ition to�t entière manque 

dans la vers ion para,llè le de Vl;b 22 . Ces c i.rconstances 

nou!? pl;ivetlt q�s; v�J;":i.,.q.ntes ol;"thog;raphique$ néo .... ombri en� 

ne s � q ' ordinaire si précieuses . Selon les règles de l ' or

thographe , v. ombr . -� note soit /el bref ou l ong , soit 

Iii bre f . En l ' occurrence , étant donné l ' interprétation 

quasi certaine du terme a s i a n e comme forme d ' ad

j ectif dérivé en -8:no- ( c f .  le type latin rnerTdianus ) , 

seule la valeur lël d l une dés inence de clat . ou de loc . sg .  

entre en ligne de c ompte . Ce fait reconnu , l ' identi fica

tion de p u s  t e avec p u s  t i , posti , préposi tion 

de s ens distributi f ,  ou avec p u s  , post "derrière " 

(Buck , Vet . ) devient imposs ibl e .  En effet , posti demande 



Claude Sandoz: Travaux de linguistique 
1 03 

- 3 1 -

l ' accusatif et post l ' ablatif (à  la d i f férence de lat . 

post ! )  Aus si notre terme appartient- i l  vraisemblablement 

à la c lass e  des noms . Dev . p .  2 39  en fait un substanti f  

*posto- " pars pos tic a ll ( de même P It . p .  1 6 1) . P i s . p .  1 6 5 , 

en revanche , opte pour le statut d ' adj ec t i f  ( "posti cus " ) . 

Dans l ' une et l 1 autre hypothèse , le mot dér iverait de la 

prépos ition pos t .  Mai s  l e  latin ignore l a  thématisat ion 

de post et ses données lexicales nous s uggèrent une éty

mologie d i fférente . A notre avi s , ombr e p u s  t e re

couvre parfaitement lat . postis " j ambage de porte , porte " . 

I l  s ' agit d l un thème en -!- ,  s ans doute i s su d l un *porsti

préhistorique . Le groupé intérieur -�- devant t est s u

j et à une simplific ation , en t out cas orthographique si

non phonétique : comparer p e s t u à côté de 

p e r s  t u . Au point de vue sémantique , l ' emp loi de 

posti- dans un contexte r ituel ne surprend pas , car en 

latin l ' expression postern tenere fait partie de la langue 

religieuse .  On en a un exemple chez C icé ron , De domo sua 

1 3 3  : ades , Luculle , ades S eruili ,  dum dedico domum Cice

ronis , ut mihi praeeatis postemque teneat i s . Cette val eur 

de pos t i- , dans le pas sage ombrien , res sort de la nature 

de l ' épithète . Selon Dev . et P I t . , '  a s i  a n e repose

rait sur � n autel l1 , d ' où la traduction " in parte posti

ca arae lf , resp . " at the rear of the alta r l1 • Vet . conj ec

ture un nom propre asiana- (toponyme ) , appellation hypo

thétique d l une partie de la porte de Vei i .  Enf in , Pis . 

pose un rapport avec arsio- " sacré " ( subst . selon PIt . 

II consécration Il ) .  L ' étymologie par � se heurte. à une 

dif ficulté morphologique . La finale - i a n e sup pose 

un terme bas e  en -io- . Cf . , en latin , la chaine dériva-
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tionnel le Tullus � Tul lius � Tul l ianus . 

Naturel.lement , l ' absence de la forme intermédiai re est 

peut-être fortuite ou s ' explique par une extension ana

logique du complexe -iano- ( type lat .  Ciceron-ianus de 

C icero ) . C ependant , le  rattachement à arsio- paraît p lus 

simple . Les occurrence s  de ce mot se l imitent malheureu

sement à la version néo-ombrienne , de sorte que l ' appré

c iation du groupe - r s- intervocalique demeure incertaine . 

I l  y a deux poss ibilités : ou b ien rs répond à r de l ' al

phabet i ndigène et remonte à � (par exemple dans pers i 

p e r i ,  c f .  lat . pede) , ou bien le groupe e st ancien 

et simpl ifiabl e  en � (par exemple dans tursitu : t u -

s e t u ) .  On l e  voit , l e  couple ars io- : a s i a n e se  

c onforme , sous l e  rapport du radical , au modèle de la 

s econde a lternative . Nous posons une racine *ars- et non 

*ad-9 ) .  Ainsi ,  la présente analyse donne , pour l f expres 

s ion complète , l e  s en s  d e  fl à la porte s acrée " (d ' un sanc

tuaire ? ) . Les terme s  con j oints *posti- ars i ano- offrent , 
au plan du contenu , c omme un écho de la formule sacras • • •  

fores de Tibul le 1 , 3 , 30 .  Cette interprétation sémant ique 

commande , au niveau syntaxique , le  choix du loc ati f à 

l ' exc lus ion du datif .  

2 6  p e l  s a n a : l a  plupart des auteurs s ' entendent sur l e  

sen s  d u  mot e t  la définition grammaticale d e  l a  forme , 

mai s  les spéculations étymo�ogiques appellent une mi se au 

point . Résumons d ' abord les éléments les plus clairs . 

La récurrence de -a à l a  finale de la variante néo-ombrien

ne pel sana (Vlb 2 2 ) exclut un neutre pl . ,  la désinence 

de cette dernière forme casue l le s ' orthographiant touj ours 

- 0  dans le texte en écriture l at ine . On a donc a ffaire 
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à un acc . f .  pl . sans -! final ,  comme h a b i n a ( l a  

2 7 )  en regard de h a p i  n a f ( la 2 4 ) . Pour l e  reste , 

l a  phonétique historique de l ' ombrïen permet la restitu

tion d ' un s uf fixe * -nd- derrière -�- : *pelsando- pas se 

à *pelsano- ( Buck § 1 35 ) . La structure de la forme appa

raît maintenant : sur un thème verbal *pelsa- , probable

ment dénominati f - *pelsa- e s t  à *pelso- comme lat . pul

sa C re )  à pulsus - ,  a été bâti un adj ectif d • obligation 

en * -ndo- . Jusque là , l ' accord est à peu près unanime 

entre l es l inguistes . Les dive rgences commencent avec 

l ' examen de la racine . A première vue s éduisante , l ' ex

plication de Buck § 2 6 2 , l a ne rés i ste pas à l ' analyse : 

le radical de pelsa- ne se retrouve pas dans lat . s epe

lia et la segmentation se-pel-ie n ' es t , en dépit de 
*se- Iuo > soluo ,  qu ' une construc tion de l ' esprit . Comme 

E .  Benveniste l ' a  montré , le  verbe latin repose sur un 

vieux neutre en -1- , * sep-e l , conf irmé par le sanskrit 

s aparyati " i 1  honore " ( Origine s , p .  4 7 ) . L ' équation lat . 

sepelio : skr . s aparyati p laide contre la thèse de la 

compos i t ion ( se-pel-ie) , puisque le  sanskrit n ' a  pas de 

préverbe �- . Ainsi , le rapprochement d ' ombr e pel sa- et 

de lat . s epelio n i a  pas d e  fondements formels . L ' attache

ment des critique s  à cette étymologie t ient sans doute à 

des considérations sémantiques . En e f fet , la notion de 

sépulture est tout à fait à sa place à ce stade du s acri

fice ( c f. aus s i  l ' emploi de pelsans en lIa 43 et le  com

menta i re de P I t .  p .  2 6 1 ) . Dans ces conditions , l ' explica

tion la plus satisfaisante à la fois pour la forme et 

pour le sens propose une connection du terme ombrien avec 

le got . ga- filhan " enseve li r "  et us-filhan " id . " ( racine 

*pel-k- > 10
. 
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1 a 2 7- 34 

Texte 

a p i : h a b i n a p u r  t i i u s s u t u m 

p e s u n t r u / f e t u e s m i k v e s t  i ç a m 

p r e  v e f i k t u : t e f r i : i u v i : f e t u :  

u k r i / p e r f i s  i u : t u t a p e r : i k u v i -

n a t e s t r u k u . p e � i k a - p i � e p e l u . 

f e i t / u a p i : e f e 1 p u r t i 1 u s e n u k 
s u r u m p e s u n t r u m f e 1 t u s t a f / 

1 i i u v e s m i k v e s t i ç a a f i k t u 

u k r i p e r f i s i u t u t a p e r i k u v i n p 

a f e i t u n e  r t r u k u p e v i k i v r a p r e 

p e � u m f e i t u P u n i f e 1 t u : /  a p i : 
v f p t i t i u k h a p i  n s u r u u r u s e n a r u 

e r u s  t i t v f / k u m u 1 t u z e r e 11 
z e � e f k u fi a t s p e s n 1 fi U : 

Traduction 

Quand tu auras offert l e s ·  agne l le s ,  s acrifie un su�um 

pesuntru (m) . En outre façonne spéc ialement une galette 

pétrie . Sacrifie à Tefer j ovien pour l e  Mont fisien , 

pour la c ité d ' lguvlum. A tes pieds à dro it e  fai s  une 

base pour l e  vase . Quand tu l ' auras o ffert , a l ors s acri

fi e u n  surum pes untrum à S tabi l is j ovien . En outre , fa

çonne une galette pétri e .  Sacri fie pour le Mont fisien , 

pour la c ité d ' Iguvium. A tes pieds à gauche fais une 

base pour le vase . Sac ri fie avec du puni . Quand tu a u

ras offert les sutuf , alors donne le reste ( ? )  des agnel

les . Mouds a s s i s , prie assi s  avec la mouture . 

m 

/ 
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Commentaire 

Ce morceau de texte renferme des fautes imputables au 

graveur l ire e r e k (30 ) ,  i u v e e s m i k < 31 > , 
i k u v i n  a <31-32) , p u r  t i i u s < 33 > . 

27 a p i la conjonction tempore lle se compos e  vraisembla-

blement de deux éléments . Mais la reconstruction habi

tue lle de * ad-kwe ( Buck , Ern . ) ou * at-kWe ( PIt . ) ne rend 

pas compte de toutes les vari ante s  graphiques : a p e , 
v a p ,  ape , appei .  Dans l ' hypothèse d l une finale e n  - e  

bre f ,  l a  notation -ei d e  appei s urprend . Elle  est  licite , 

en revanche , s i  le mot s e  termine par un -1 bre f .  Ainsi ,  

l ' accus ati f  s g .  de Fis io- s ' écrit Fisei , Fis i  ou Fisim .  

C ' est  pourquoi , selon nous , a p i procède d ' un c ompo-

sé en *-kwid et se range avec osque p u. k k a p 1 d , 

ombr e Eanu,Ee i , EOdrUh]2eil l • Le premier terme présentait 

une consonne finale , indirectement attestée par la gémi

née de appei .  Son étymologie demeure toutefoi s  obscure . 

s u � u m : les commentateurs voient s ouvent dans ce vo

cable un dérivé du nom du porc ( sü- ) et proposent la tra

duction " suillus ll , 'Ide porc " ( Buck § 5 7 ) . En fait , les 

formes de la version néo-ombrienne ( sorsom ,  �) s ' ac

commodent mal d ' une interprétation par * su-do- . Si 0 
s ' emploie pour � devant � et �, s on apparition devant d 

n ' aurait pas de parallèle . Les lectures * sodo- et *sodo

sont donc mei lleure s .  Mais , comme le � ital ique a des 

af finités avec le !. ( c f .  lat . odor / olëre ) , un thème de 

forme * solo- entre en considération pour l f étymologie . 

Un rapprochement de Ribez z o  se révèle alors du plus haut 

intérêt : l e  mot ombrien rappell e  la. g lose d t Hesychius 
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L 1 ê" O W ). O ll � · u ç  (voir P i s . pp . l 6 6 -l6 7 ) . Ce fait l inguisti-

que isolé renforce une intuit ion répandue : la victime 

du présent sac rifice appartiendrait à l ' espèce porcine . 

Préciser davantage est impo s s ible et , en l ' état actuel 

des  connai ssance s, l a  spécificité de * solo- n ' apparaît 

pas clairement vis - à-vis de * sü- et de *porko- . 

p e s u n t r u : la solidarité de p e s u n t r u (m) 

et de s u � u m se  marque non s eulement dans leur fré

quente a ssociation au plan du discour s , mai s  encore dans 

le syntagme pesondro sorsalem (Vl b  3 9 ) . Comme sorsalem 

a la forme d ' un adj ecti f ( c f .  le  type latin en -ali s ) , 

pesondro se range nécessairement dan s l a  c la s s e  des sub-

s tanti f s . Ainsi , l ' expre s s ion s u � u m p e s u n t r u 

contient deux termes en a syndè te ( c f .  supra a r e p e s 

a r v e s ) . Cec i dit , le  sens et l ' étymologie de p e -

s u n t r u ( va r .  p e s u n t r u m , p e r s u t r u 

p e s u t  r u , pes ondro ; c f .  abl . sg . persondru , person

tru) nous échappent complètement .  

f i k t u : le  maintien du g roupe -kt- implique la pré-

sence d ' un -n- appuyant , omi s  dans l ' écriture . Ains i , 

f i k t u vaut / finktuj et s ' apparent e  à l at . fingo 

( vo ir nos remarques dans le  BSL 7 4 , 1 9 79 , 342-3 4 3 ) . 

29 t e s  t r u k u p e r i , l ittér . " à  ton p ied dro i t U  

les commentaire s  n e  relèvent p a s  la s ingularité de cette 

expression pourtant trè s  insolite . En effet , le s locu

tions s ignifiant lI à dro it e "  et n à  gauche,t comportent très 

généralement le nom de la  main , non du pied . C ' e s t  le  

type gr . E iç T� dt:f,'ôc xé ' e rfS- ou É rr� JEf/� xS ' ecJf; , lat . 

dextera ,  dextra , avec une f inale féminine révé latrice : 

, 
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le substanti f sous-entendu est bien manu . C f . fr . à main 

droite . Par conséquent , si le rédacteur des Tables em-

ploie t e s  t r u k u v • p e r l. , c ' est dans une inten-

tian précise et non s implement au s ens banal de nà droi

te " .  L ' opération rituelle pre s crite dans le  présent pas

s age s ' effectue par terre et à droite , ce qui s ' accorde 

avec la présence de p e l  u m " le sol , la base " dans 

la même phrase . A noter aus s i , dans ce contexte , le c a

ractère chthonien du destinataire de ce sacrifice , Tefer 

j ovien ( vo i r  G .  Dumé z i l , Remarques sur l es dieux Grabo-

vio- d ' Iguvium Revue de phi lologie 2 8 ,  1 9 54 , 2 2 5- 2 3 4 ) .  

p e r u m f e i t u l ' ident ification de p e r u m 

au grec Tfr..aov  u so l ,  terre " nous semble la solut ion la 

plus simpl e  et la plus satis faisante . A notre avis , le  

terme ne fonctionne pas comme adverbe , mais comme sub

stanti f régime de f e i t u . Or , ce verbe ne s ' entend 

pas ici au sens habituel de " sacr ifi e " , mais dans son 

acception plus générale de " fa ire u •  En e ffet , le paral 

lèle de Vlb 2 4  recourt à un synonyme très instructif : 

capirse p erso osatu. D ' un thème *op ( e ) sa- , ombr a osa

s ' apparente à l ' osque ops a- (u p s a n  n a m , etc. ) e t  

au l atin operarI. Ainsi , l a  c onstruction tout entière 

s ignifie selon nous : n fa is une base (ou : prépare le 

sol )  pour la capid e " . 

30 e r e l  : s i  l a  forme est pour e r e k ( ace . sg . n .  de 
l ' anaphorique : c f .  osque i d î k , lat . id) , le  texte 

pose un problème d ' accord . On s ' attendrait à la reprise 

de k a p i  r e ,  féminin , par une forme �, comme 

c ' est le cas en Vlb 2 4- 2 5  team man i/nertru tenitu " qu ' i l  

l a  tienne dan s s a  main gauche lt ) . Peut-être la proximité 
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de p e r u m , neutre , est-elle responsable d ' une sor

te d ' attraction . 

30-31 s t a f 1 i i u v ( e ) : voi r P It . pp . 1 6 2-1 6 3 . 

33 e r u s  : c e  mot , très problématique , s ' emploie souvent , 

comme ici , dans un syntagme du type déterminant-détermi

né . Selon les cas , le terme a u  génitif a des sens très 

variés . Ainsi  se dégage l ' impres sion d ' une c ertaine po

lyvalence de e r u s . Sa plac e  en fin de description 

suggère à Buc k  l ' équivalent IfmagmentumU (= o ffrande s up

plémentaire ) (pp .  304 - 305 ) . Mais le verbe régissant 

t i t u tldonne " ne figure généralement pas dans le con

texte de l ' oblation . Son champ d ' application est le do

maine des donations ou distribution s  profanes ( voir PIt . 

p .  2 57 )  .. Dans ces conditions , la  traduction de Dev . 

( II re liquias hostiarum distribuendas " : pp . 2 30-2 3 1  et 

index v�rborum) s ' impose par sa conformité aux dif férents 

éléments contextuel s en j eu .  

Université d e  Neuchâtel 

Institut de l inguistique 

CH 2000 Neuc hâtel 

Notes 

Claude Sandoz 

1. S i , par une mépr i s e  du graveur , v a t  r a remp l ace * v a t  -
v a , cette vari ante de v a t u v a att e s t e  un f l ot t ement 
dans la syl l abat ion .  Cf . , à côt é  de l ' usuel a r v i a , l ' ha
pax a r u v i a ( III 3 1 , à t ro i s  mots d ' interva l l e  de v a -

t r a ! ) .  

2 .  Pour ahtimem , Plt . p ropose l a  t raduc t ion "fire -carr ier rl (Lex) . 
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3 .  Introduit pour des rai s ons de commodité , le t erme "néo-ombrien" 
traduit l ' allemand "neu-umbrisch" (Vet . )  et se rapporte à la 
langue des Tables Vb 8-1 8 , VI et VII .  Il s ' oppo se à "vieil om
brien" , app liqué à la. langue des Tab l es I-Vb 7 .  Cette dis t inc
t ion t erminologique se fonde s ur des caractè re s  g énéraux e t  
n ' exclut nul lement , dans d e s  c a s  part iculier s , un p lus grand 
archaïsme de la vers ion en écriture latine . 

4 .  La transpo s it ion de 0 par u dan s  un mot ét ranger n ' es t  t oute
fois p as s ans exemplë. C f .-Numidae , de N V' �J'Ë ç. 

5 .  Dans le cas particulier de Trebu- et Fisu- , d ' aucuns parle-
raient d ' un H-U- s acral t1 • 

---=-- --

6 .  Chez Ernout , p .  85 s . v . *fel- , H1actantés f1 e s t  une f aute pour 
" l ac tentes l1 ,  comme l ' indi�nt la suite de l ' art icle et la tra
duct ion des Tables , p .  15 ( la 14)  et p. 35 (VIb 3) . 

7 .  E. Benveniste , Noms d ' animaux en indo-européen : B SL 45 , 1949 , 
82 . Voi r  aus s i  Le vocabulaire des ins t it ut ions indo-européen
� l ,  Paris 1969 , 32-33 . 

8 .  En ce qui concerne la forme de l t ép i thète Sa (n) cio-,  D ev .  tient 
l a  variante sans -�- pour p lu s  anc ienne (ibid . ) .  

9 .  Pour le choix invers e  (*�-) , vo i r  Buck § 251 , 3  e t  PI t .  p .  297 . 

10. Argumen t s  supplémentaires en faveur de c et t e  s olut ion chez G .  
Dumézil , No tes s u r  le· début du rituel d ' lguvium : Revue d e  
l ' Hi s t oi re des rel igions 14 7 ,  1955 , 2 65-2 6 7 . 

I l . Dans panupei et podruhpei ,  l ' idée d ' une c aract éris at ion d e  -� 
p ar une particule -� (Buck § 201 , 4) e s t  s uperflue , puisque l e  
digramme e i  peut noter r bre f .  
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