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Autour de l a  r ac i ne i ndo- européenne *pet - "voler" 

( pour serv i r  à l ' histo i re des fai ts' l at in s ) 

La r econstruc t i on d ' une r ac i ne *pe t - " vo l er 1 S i  abat t r e i• 

se fonde sur une r i che c o l l ec t i on de formes comparab l es .  Dans 

cet ensemb l e  l ex i ca l , l a  correspondance entre skr . patat i 1 

av . pata i  t i , gr . Tt�'TOlJ.a.t. e t  l at .  pete con s t i tue un f a i t  ma

j eur . A la d i athèse près du r eprésen t ant grec , l es t ermes de 

la compara i son c oncordent au p l an g rammat i c a l . Cependant , l e  

l a t i n  pet e ,  "chercher à obten i r lt se d i st i ngue p a r  u n e  évo lu
t i on sémant i que par t i cu l  1 ère . A Rome , le sens de " vo l e r ll se 

conserve mi eux dans des f ormes ' nomi na l es . La l angue augu r a l e  

fourn i t  l ' adj ec t i f pr aepes , - pe t i s  n qu i  vole en · avant " ,  

épi thète de l ' o i sea,u . Enn i us l ' emp l o i e  dans l e  r éc i t  de l a  

pr ise des augur es par Romu l us e t  Rémus , . Ann . 9 1  Vah l en 

. . .  ex a l to l onge pul c e r ruma pr aepes t l aeva vol av i t  avi� " se 

préc i p i t ant du haut du c i e l , un o i seau du p l us bel augure vol a  
sur l a  gauche lt • La présence concom i t ante d e  praepes et vo l av i t  
dans l ' énoncé appar a î t  . s i gn i f i cat i ve . Une donnée non mo ins 

c l a i re présente un sens i nstrumen t a l  i l  s ' ag i t  du dér i vé 

penna , propr e " c e  qui sert à vo l er " ,  " l a p l ume : l ' a i l e n • Ce 

substant i f  repose sur *petna et renf erme un su f f i xe - n- , 
para l l è l e  au - !:.- de skr . pât ram " l ' a i l e tl ( c f . gr . Tt'TEp6v, avec 

une aut re s tructure de l a  r ac ine ) .  L ' a l t ernance des é l éments � 
et n dans l a  dér ivat i on r appe l l e l e  mécan i sme de l a  f l ex i on 

hétéroc l i t ique . Or , l e  h i tt i te procu r e , en e f f et , l e  neutre 

pat t ar , gén . pet tenas " a i l e " , avec d i st r i bu t i on comp l é'ment a i re 

de !:. et de !! à l '  i ntér i eur du parad i gme . Une s i mp l  i f i è at i on 

ana l og i que a entr a î né l a  génér a l i sat i on de !:. dans l a  f orme 

thémat isée du sanskr i t  { patram } , tand i s  que l e  thème en - n- a 

é t é  retenu en l at in ,  où l e  r ec l assement dans l es f ém i n i ns 

s ' est peut - êt re e f f ectué par l ' i nt erméd i a i re d ' un c o l l ec t i f : 

neutre sg . *petnom � co l l ec t i f  { =  neu t r e  p l . }  *petna � 
f ém i n in sg . *petna . En outr e , l e  l a t i n  possède une t r ac e  de l a  

var i ante *petr - dans l e  second membre du composé acc i pi ter 1 

- tr i s  m . , nom d ' un o i seau de p ro i e  ( éperv i er o u  f aucon ) .  Ce 
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t erme , connu dès P l aute e t  a t t esté dans la prose e t  dans l a  
poés i e , s e  rattach a i t pour l es Lat i ns au verbe acc ipere 
"prendre , r ecevo i r " , comme en témo i gnent l ' orthogr aphe avec 
-cc- e t  des déc l ar a t i ons de gramma i r i ens . Le mot , à la man i ère 
du f ranç a i s  rapac e , évoqua i t  donc l a  sa i s i e  de l ' o i seau et se 

.dé f i n i ss a i t  pour l ' usager comme "preneur ll • Dès l or s , i l  n ' es t  
pas i nd i f fé rent d e  r encont rer l e  doub l et acceptor d ans un 
passage de Luc i l i us , f rg . 1 1 7 0 Marx : exta acceptor i s  e t  ungu i s  

" l es entra i l l es e t  l es gr i f f e s  d ' un f aucon n ( vo i r  GLK l 9 8 , 9 ) . 
L ' Ox ford Lat i n  D i c t i onary donne deux ent rées d i st i nc tes pour 
accepto r  " f aucon " e t  acceptor " c e l u i  qui r eço i t "  ( Pl aute , 
Tr i n . 204 ) : mais l es deux mots n ' en font qu ' un au poi n t  de vue 

h i s tor i que . Comme son homonyme , le nom de l ' o i seau est un nom 

d ' agent du verbe acc ipio. En revanche , acc ipi ter ne saura i t  

l ' ê t r e , parce que l es r èg l es morpho logiques f e r a i ent at tend r e  

u n e  forme * accepte r  e t  que , par a i l l eurs , l e  l at i n  n r a p a s  

conservé - te r  comme suf f i xe d ' agent . L e s  exp l i c at i ons ant i ques 

d ' acc ipi ter par acc ipio r e l èvent donc de l ' é tymo l og i e  popu l a i 

r e . En r éa l i t é , l e  t erme ne s ' i nt e rprète pas par un examen 

synchron i que du voca bu l a i re l at i n ,  mais seu l ement par l a  

compar a i son géné t i que . L e  nom grec d u  f aucon ne ressemb l e  pas 

à acc i pi te r  i l  s ' ag i t d ' un mot t�ç.ëiE , i on . tpnE , s ans aucun 

r appor t  avec le l at i n . Ma i s  un regard sur ses cond i t i ons 

d ' e mp l o i  r écompense la r echerche . Homère , . dans une compar a i 

son , app l i que à ·C pn �  une ép i thète for t  intér essante , Il .  

1 3 , 62 : Posé i don " pr it son essor comme u n  f aucon aux a i l es 

r a p i d e s "  { -ti)G 1:. ' tpn � W}(UTtTE POG &P1:0 TtÉTE08a l. } .  L t a d j ec t  i f 
W}( m't"EpoG Il aux a i l es r ap ides " qua l i f i e donc le f aucon . Le 

second terme du composé s ' i dent i f i e  avec l e  nom de l ' a i l e ,  
Tt't" E p6v e t  s e  rattache à l a  r ac i ne *pe t - II vo l er u • Quant au 

prem i e r  membr e , i l  se retrouve dans l a  f orma t i on un peu 

d i f f érente de véd . asu- pâtvan- " qu i  vo l e  v i t e " . Ces f a i ts 

suggèrent que l at . acc i pi te r  procède d ' un adj ec t i f  * acu-1 ) 
pet r i - • L a  su f fj xa t i on par - i- , .  v i s - A - v i s  d e  l a  forme 

thémat ique du grec , ne f a i t  pas d i f f i cu l t é , dans la mesure où 

le phénomène est r écurrent : '  au grec ( 6uo- )cpnl.10G " de mauva i s  

augur e " ,  par exemp l e , r épond l e  l at i n ( in )  f am i s  umal f amét! . 

Les seconds membres de composés en - i- cons t i tuent un t ra i t'  

non exc l us i f ,  ma i s  néanmoi ns t yp i que du l at i n . Acc ipi ter 
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reço i t  a i n s i  une exp l i c a t i on de tous poi nt s  sat i s f a i s ante . I l  

s ' ag i t  d ' un anc i en composé , dont l a  nature s ' ét ai t "  �bscurc i e  

pour l e  suj e t  par l ant , e t  q u i  a é t é  r approché seconda i r ement 

d b . .  _2 ) 
u ver e aCC 1pl.O 

A la d i f férence des formes nom i na l es d ' o r ig i ne anc i enne , 

l e  verbe peto et ses dér i vés ne cont i ennent p l us l a  not i on de 

" vo l er " . Au po int de vue syntaxique , tand i s  que le ' grec e t  l e  

s anskr i t connaiss ent 1 1 emp l o i  i n t r ans i t i f  de nÉ-rolla. t. , resp . 

pat at i ,  l e  l at i n se d i s t i ngue par la cons t ruct i on trans i t i ve 

de - petère . Là est l e  f a i t  essent i e l . Petere entr e  dans l a  

s phère sémant ique de quaerere e t  en adopt e  le compor t ement 

syntaxique ". Ce r approchement expl i que peut-être une s i ng ul a

r i té de l a  conj ug a i son . En e f f e t , c on t r e  tout e  att ente , pete 

possède un par f a i t" �n -IvI ( pet1vI ) et un adj ect i f  verb al e n  

- Itus ( petftus ) .  Ces formes sont para l l è l es à. quaes1 v1 e t  

quaesI tus . Or , l a  cons t i tut i on du par f a i t  de guaero " chercher 

à s avo i r  1 enquêter , demander "  s t  exp l i que par des cons i déra

t i ons phonét iques e t  morpho l og i ques . Comme l ' ens e i gnent quae s 

tus , guaestor , e tc . , l a  r ac i ne se présente , du p o i n t  de vue 

l at i n ,  sous la forme quaes- .  Dans guaesIvI , l e  ma i nt i en de 

l ' - �- i ntervoca l ique ne se j us t i f i e qu ' à  par t i r  d ' une anc i enne 

s i f f l ante gém inée . On pose donc *quaess1 1 c t eet - A-d i re guaes- +  

morphème - sI du par f a i  t 
3 ) Cet t e  forme a été ref a i t e  en 

*quaessIvI sur l e  modè l e  des verbes dés i dérat i fs ( c f . c apes 

sIvI , de c apesso ) . Une t e l l e  interprétat ion S i  accorde avec 

l ' exi s t ence de quaesë à côté de quaero . C ' es t  donc sous l a  

press i on d ' un verbe de s ens voi s i n  que pet IvI a remp l ac é  un 

p lus anc i en par f a i t  compl ètement d isparu . En tout cas , l a  

cor respondance entre petere e t  l es verbes " vo l er " du grec et 

du s anskr i t  ne por te que sur le thème du présent . Cette res

tr i c t i on ,  au p l an forme l , s ' a j oute au prob l ème sémant i que . Le 

b i en - f ondé du r approchement de l a t . pete avec l e  groupe de 

*pe t - "vol er Il ne dépend p a s  d u  sent i ment sub j ec t i f  d t un 

r apport poss i b l e  entre l e  vo l et un mouvement r ap i de , mai s  de 

l ' exi s tence - ou de l ' absence - d ' un emp l o i - l i m i t e . I l  doi t  
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S i  ag i r  d ' un lI emp l o i  t e l  qu 1 un sens y so i t  commu t ab i e  avec 
l ' autr e ,,

4 )
. Ces cond i t i ons exi s tent : e l l es se présentent dans 

le contexte de l ' o i se l l er i e .  Varron décr i t  une t echn ique de 

c apture du f aucon à l ' a i de d ' un appât , Res Rust . 3 , 7 , 7  : entre 

deux p i quets endu i ts de g l u ,  on l igote un an i ma l , guod petere 
so l eant acc ipi tres " que l es faucons ont l ' hab i tude de chercher 

à prendre l! .  I c i , petere évoque à la fois l e  vo l de l ' o i seau et 

s on but : la. s ai s i e  d ' une pro i e . Ce contexte r appe l l e  s i ngu-

1 i èrement un ' emp l o i  spéc i a l du verbe f ranç a i s  vol er dans l a  

l angue de l a  f auconne r i e ;  o n  d i t  " l e f aucon vo l e  l a  per 
d r i x ll , c t  est -à-di re 1 t atte i nt e t  l a  s a i s i t  a u  vo l . Cette 
const ruct i on t r ans i ti ve du verbe vo l er m arque le po i n t  de 

départ du g l i ssement s émant i que vers la not i on de " pr endre , 

dérober u
5 )

. Mutat i s  mutandi s ,  l at . pete a connu une évo l ut i on 

compa r ab l e .  Le f a i t  déc i s i f  de son h i s to i re a été sa t rans i t i 

vat i on . Cet événement syntax ique- a déterminé l ' in f l éch issement 
du sens ver s  la not i on de " chercher à obten i r , demander " . 

Pourtant , certa i ns emp l o i s  témo ignent encore de l ' anc ien 

s t atut de petere comme verbe de mouvement . Dans l ' état le p lu s  

anc i en ,  l e  suj et d e  petere a dû être l e  nom de l ' o i seau , comme 

c ' est le cas pour le s ansk r i t  pat - dans l es t extes · védiques . 

La représent at i on qui �e t rouve derr i ère ces formes est ce l l e  

d ' un mouvement de haut e n  bas , t e l  que l e . décr i t  l e  r apace qui 

s ' abat sur une pro i e . A par t i r  de cette déf i n i t i on préc ise se 

comprend m i eux l ' accept i on de " tombe r , s ' a f f a i sser " ( c f . g r . 

nCn"tCa» . Le l a t i n  en garde des 
'
t r aces , aus s i  b i en dans l e  verbe 

que dans un dér i vé nom i na l . C ' est a i ns i  que Lucrèce , dans une 

évocat i on du sacr i f i ce d ' I ph igén i e , s ' exp r i me en ces t ermes , 

1 , 9 2  muta metu ter r am gen i bu s  summ i ss a  petebat , " muet t e  

d ' e f f ro l , ses genoux se dérobant sous e l l e ,  e l l e  se l a i ssa 

cho i r  à terre " . Ce sens de petere s e  retrouve dans l ' un de ses 

dér i vés . Il y a deux format i ons par a l l è l es à part �r du verbe : 

d ' une part , à I t a i de du s u f f i xe - t i o l a  l angue crée pet i t i o ;  

de l ' autre , a u  moyen d u  suf f i xe - tus , e l l e se dote du concur

r en t  pet i tus . Comme on l � s ai t ,  ces noms d ' act i on ne sont pas 

équ i va l ents . Benveniste dégage dans - t i o  une v a l eu r  ob j ect i ve ,  

dans - tus une v a l eur sub j ec t i ve . Lorsqu ' une r ac i ne verba l e  

s ' emp l o i e  tantôt trans i t ivement , tantôt i nt r ans i t i vement 1 l e  

dér i vé en - t i o  s e  réfère à l a  not i on t r ans i t i ve , · tand i s  que 
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- tus renvo i e  à l a  va l eur i n t r ans i t i ve 6 )
. Dans ces cond i t i ons , 

pet i tus It f a i t  de tomber " i mpl i que l ' exi st ence d ' un verbe 
petere intrans i t i f . I l  est révé lateur que Lucrèce r ecour e  à 

pet i  tus pour dés i gner l ' a f f a i ssement d u  corps par sui t e  de 
b l essure ( 3 , 1 7 2 ) . 

Le groupe de pet ere fourni t  un autre dér i vé en - t us , de 
gr'ande fréquence et attesté d ans des emp l o i s  s igni f i cat i fs : 
i l  s ' ag i t  de i mpetus , - us m . , doubl é  d ' une var i ante pOé t i que 
impes , - et i s  m .  u s i  té seu l ement à. l '  abl at i f  �t au gén i t i f  
( i mpete , i mpe t i bus et irnpet i s ) . Le mot i mJSetus , de l a  4 e  
déc l i na i son , pose u n  problème d e  format i on .  Comme l e  r e l èv e  
M e i l l e t  7 )  o n  attendr a i t  * impet i tus . La ' r éduc t i on de cette 
f orme à. i mpetus ne peut pas s ' exp l i quer phonét iquement , car 
le i i nté r i eur de petï tus est l ong et, par conséquent , non 
su j et à l a  syncope . A mon avi s ,  l ' i r r égu l ar i té morphol og i que 
t émoi gn� 'de l ' archaï sme de ce dér i vé . Comme on l ' a  vu , l e  i 
l ong de petlvT , petitum ne saurai t  être anc i en :  i l  s ' expl i que 
vr a i semb l abl ement par l ' anal og i e  de guaesïvï , . guaesl t urn .  Mai s  
avant l a  const i  tut ion r e l at i veme�t r écente d e  petitus a pu 
ex i s ter une forme avec r bre f  ( *pet l tus ) ,  ce que suggèr e  l a  
compara i son . En e f f e t , à côté d e  *pe t - + suf f ixe zéro s e  
r encont re *pe t - + l arynga l e  ( *pet -H - ) .  Cet t e  l aryng a l e  s e  2 
voca l i se entre deux consonnes , comme on l e  constate dans l e  
grec n� "tëq.1a.L 
pose a i ns i  

Uvo l er " « *pet-H - ,  s ui v i  de la dési nence ) .  On 
, 2 

en l at i n  * ( im l peta- + suf f i xe - tus . L t a f f a i -
b l i s s em e n t  d e s  voye l l es i nt ér i e u r e s  e nt r a i ne l a  f or m e  
* i mDe t î tus ( c f . g e n r t o r  v i s - à - v i s  d e  i nd i ge n a ) .  En f i n  
* i mpe t l  tus se rédui t p a r  hap l o l og i e  à i mpetus . Ce v i eux mot 
dénote un procès envi sagé du point de vue du suj e t . On t r adu i t  
généra l ement ' par " mouvement e n  avant , é l an ,  assaut , attaque tJ 
et au sens mor a l , " fougue , i mpétuos i t é " . Dans l a  perspect ive 
de la recherche étymo log i que , des emp l o i s  t rop méconnus mér i 
tent d l être m i s  en év i denc e . I l  n l es t  sans doute pas fort ui t  
que des auteurs archaïques , comme P l au t e  e t  Enn i us ,  r appro 
chent dans 1 1 énoncé i mpetus e t  vol are • Le contexte le p l us 
probant se trouve dans l es Annal e s  d ' Ennius , �. 3 8 6 Vah l en .  
I l  s ' ag i t  d t une expressi on métaphor i que l ab i t u r  unc t a  
car ina , vol at super i mpetus undas n Ia carène b i en endui t e  ( de 
po i x )  g l i sse , vo l e  à. l ' assaut des vagues" ( l i t t . son é l an vol e  
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au-dessus des v agues ) .  L ' i mage d ' une envo l ée s e  r e tr ouve dans 

la desc r i pt i on d ' opér a t i ons m i l i t a i r e s . Ce sont surtout l es 

c ava l i ers qu i r appe l l ent l e  mouvement r a p i de des o i seaux et c e  

n ' es t  pas pour r i en q u e  l a  myt ho l og i e  a c r é é  l a  représent at i on 

du cheva l a i l é . A i ns i , on l i t chez P l aute , Amph . 2 4 5  : equ i t es 

parent c i t i , ab dexte r a  max i mo 1 cum c l amo r e  i nvo l ant i mpetu 

a l ac r i " l es caval i er s  obé i ssent promptement et d ' un é l an 

i rr é s i st i bl e  s ' envolent par l a  d ro i te en poussant de g rands 

cr i s lt • L ' assoc i at i on l ex i c a l e  en quest i on se conse r ve j usqu ' à  

l ' époque c l as s i que , not amment dans l ' oeuvre de Lucr èc e . En 

2 , 3 3 0 , l e  poète se s e r t  du f réquent at i f  c i r cumvo l i t ar e , pour 

évoqu e r  le manège de la cava l e r i e  l or s  de manoeuvres sur l e  

champ d e  Mars : e t  c i r cumvo l i tant , equ i t e s  med i osque r epente 1 
t r am i t tunt v a1 ido guat i entes i mpet e  campos " l es c ava l i ers 

vo l t i gent çà e t  là et soud a i n  t raversent e t  f ont t r emb l er l a  

p l a i ne d e  l eur assaut éner g i que . 

Dans cet te quête des traces du sens de " vo l er " pour l e  

groupe d e  l at .  pete, un par t ic i p e  présent détaché de son 

parad i gme mér i te une brève ment i on .  I l  s ' ag i t  d e  pet u l ans , 

i ssu d ' un verbe *pet u l a r e  d i sparu . La f o rmat i on de c e  dér i v é  â 
l ' a i de d ' un suff i xe en l a un écho dans l e  subs ta�t i f  grec 

n C 't'uÀoG " mouvement v i o l ent " . En l at i n ,  le t erme se r appor te 

génér a l ement au c arac t è r e  d ' une personne e t  s i gn i  f ie " i mpu l 

s i f u ; i l  peut auss i qua l i f i e r  u n  an i ma l  fougueux . Mai s  c ' est 

comme é p i thète des 'ven t s  que c e t  adj ect i f  t émo i gne le m i eux de 

ses or i g i nes . Lucrèce , dans l e ' De rerum nat u r a  6 , 1 1 1 ,  par l e  de 

la to i le t endue sur l e  théâtre et ma l menée par l e  vent 

j cabasus ) i nterdum persc i ss a  fur i t  petu l ant i bùs aur i s  " par 

momen�s , le vo i l e  se démène , déch i ré par l e s  assauts du vent " .  

On se représente un pan de v o i l e  qu i s ' ag i te d ans l ' a i r  comme 

un batt ement d ' a i l e s . 

Un i ver s i té de Neuchâte l 

I ns t i tut de l i ngu i s t i que 

CH 2 0 0 0  Neuchâ t e l  

C l aude S andoz 
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