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LA PHONf,nqUn DES MOTS (EXPRESSIFST. LE CAS D'EPONGE

ANDRI' MARTINET

The gxpressive function of language, i.e., the marking of the intimate reactions of the speaker to a

given experience, often results in formal deviations that may permanently affect the phonemic

make-up of the word. As an illustration of the (expressiveD accidents that may affect a base, a num-

ber of forms, from various Indo-European languages, are shown to be derived from one and the

same reduplicated root designating various objects or substances combining softness and resilience,

such as mushrooms, sponge, mugous membranes, marshland, and the like.

Pour bien saisir la valeur de I'adjectif <expressif> utilis6 en r6f6rence d une unit6 signi-

ficative, il faut reprendre la distinction entre deux fonctions distinctes du langage, la fon-

ction de communication et la fonction d'expression. Dans un cas, la parole sert a faire

participer autrui d sa propre exp6rience. Dans I'autre, elle est le support d'une ext6riorisa-

tion des r6actions intimes de I'individu i une experience particulirire. Dans I'un et I'autre

cas, il y a manifestation perceptible. Toutefois, lorsque la fonction est d'expression, cette

manifestation est, en principe, involontaire: il y a indice de quelque chose et non signal.

Mais on sait combien il est fr6quent qu'un indice soit interpr6t6 par le r6cepteur comme un

signal et que, le r6cepteur devenant 6metteur, I'indice soit produit volontairement i I'a-

dresse d'autruir. C'est ce qui se passe constamment dans le cas des indices expressifs: si je

prononce affolant avec deux /fl au lieu d'un seul, ou un /f/ long au lieu d'un /f/ normal, ce

peut 6tre parce que je reagis violemment i I'exp6rience qui fait I'objet de la communica-

tion, mais je puis fort bien ne pas Otre m6content de faire, tant soit peu, participer mes in-

terlocuteurs d ce que je ressens. Il est donc diflicile, dans ce cas, de faire le depart entre ce

qui est pure expression ou, si I'on veut, expressivit6, et ce qui ressortit d la communication.

On connait le r6sultat de cette ind6cision: pour I'usager ordinaire de la langue, <s'expri-

merD ne veut pas dire autre chose que (communiquer au moyen du langage>Joutefois, si

le linguiste veut prendre conscience des implications du terme <expressif>, il devra s'effor-

cer de distinguer les deux fonctions, m6me s'il reste convaincu qu'il n'est pas. tgujours'pos-

sible de faire le d6part, dans I'oexpressionD, entre ce quiest involontaire et ce qui s'adresse

r6solument ir autrui.
L,es r6actions intimes i I'experience peuvent avoir, dans la parole, c'est-a-dire I'usage

l. cf. Jeanne Martinet, clefs pour la simiologie, Paris, seghers, 1973, p. 49 i 53.
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communicatif oral du langage, des r6percussions trds vari6es, tel un d6bit hach6, voire ha-
letant, ou encore un b6gaiement, ou une tendance a mal distinguer les phondmes succes-
sifs du discours.Mais tout cela n'int6resse guere le linguiste, parce qu'en fait, non suscep-
tible de laisser, dans la langue, de traces permanentes. L'<expression> ne retiendra son at-
tention qu'i partir du moment ori elle se manifeste comme, en quelque sorte, dompt6e,
sous la forme d'un procddd identifie comme tel, par le r6cepteur comme par l'6metteur,

.c'est-a-dire participant en fait d la communication.
Ce proc6de est bien la caract6ristique d'une langue particulidre, mOme s'il apparait

comme une modalit6 d'un ph6nomdne assez gen6ral. En frangais, on I'a vu, une des mani-
festations de I'expressivitr! est,l'allongement de la premidre consonne du mot, d'oi Iaf:]16l
au lieu d' [af]lel. Cet allongement, voire la g6mination des consonnes, d des fins expres-
sives se retrouve ailleurs, mais dans des conditions diff6rentes, affectant, par exemple, non
plus la premidre consonne du mot, mais uniquement les intervocaliques, et il y a, bien en-
tendu, des langues qui I'ignorent.

Il y a donc des unit6s lexicales qui, du fait des circonstances de leur emploi, pourront
pr6senter des deviations formelles <irr6gulidresu, c'est-i-dire marginales par rapport au sy-
stdme phonologique de la langue. Dans une perspective 6volutive, ces d6viations repr6sen-
teront des exceptions i la regle selon laquelle la valeur signifi6e des unit6s linguistiques
n'affecte pas l'6volution des signifiants correspondants: le vieil-anglais cnocian laisserait
attendre, en anglais contemporain, une forme *knoke [noukl; en fait, dds le moyen-
anglais, on trouve knokke, avec une g6minee d'origine expressive, d'oi la forme attestee
knock, [nlk] en Grande Bretagne, [nokl en Amerique. Il convient donc, pour certains 616-
ments du vocabulaire, d'envisager des entorses aux <lois phon6tiques>. Cette instabilite
phonique, propre aux mots (expressifs>, se combine souvent avec une fr6quence relative-
ment restreinte des 6l6ments lexicaux en cause. Le locuteur connait le mot. mais sa forme,
pr6cis6ment parce qu'elle est sujette d des d6viations expressives, est mal 6tablie dans son
esprit et, en cons6quence, susceptible d'Otre influenc6e par celle d'autres mots, surtout,
bien s0r, s'ils appartiennent d la m6me sphdre s6mantique. C'est ce qu'on d6signe comme
I'attraction paronymique.

Ces divers accidents formels vont souvent de pair avec des drlveloppements polys6-
miques particuliers: on va faire confiance aux proc6d6s formels <expressifs) pour sugg6-
rer, de fagon impressionniste, le nouveau sens qu'on attribue au mot. Plus encore qu'ail-
leurs dans le langage, I'expansion s6mantique sera ici guid6e plus par la valeur expressive
quoon attache d tel ou tel trait phonique, g6mination, chuintement, palatalisation, labiov6-
larisation, que par le simple logique.

On peut illustrer tout cela par r6f6rence d des termes qui, dans diff6rentes langues
indo-europ6ennes, d6signent des objets ou des substances oi se combinent mollesse et 6la.
sticit6. On posera au d6part une cr6ation expressive selon un moddle fr6quent, celui de la
syllabe redoubl6e. Ce moddle est trds bien attest6 en frangais et toujours productif. On le
trouve sous la forme d'onomatop6es, comme teuf-teufpour le train. Mais 6galement dans
des formes senties comme <expressives> du fait de la nature un peu marginale de leurs
constituants phonologiques, comme gnangnan qui sanctionne la mollesse et la niaiserie,
dans des redoublements de termes existants, comme traintrain pour la routine, avecd6-
tbrmation euphemique sur un moddle enfantin, comme dans tutu, de cul, d cote de cucu
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<b€tement sentimental> et, bien s0r, dans les hypocoristiques comme Mimi, Loulou, Jean-
jean.

Cette base expressive d'oti vont Otre d6riv6s, aussi bien dans la langue commune que

dans les langues particulieres, des d6signations d'objets les plus divers, peut 6tre pr6sent6e

sous la forme *nfhwonfhwo oi il convient de pr6ciser la valeur de chacun des signes gra-
phiques. Le o y repr6sente la voyelle indiff6renci6e qui est i I'origine de I'alternance elol
z6ro; si c'est o que nous retenons ici, c'est que c'est cette voyelle ou ses divers avatars ul-
t6rieurs qu'on va retrouver le plus fr6quemment dans les formes attest6es; z6ro est plus ra-
re; si e est inexistant, c'est sans doute que la voyelle d'arridre arrondie o abtb sentie com-
me plus ad6quate d la nature des diff6rents r6f6rents. Des signes en exposant, -ft- est na-
turellement le marque de I'aspiration du phondme dont la nature occlusive dorsale sonore
est not6e g. De m6me, -w- ne fait pas difficulte. Il est la marque de la coarticulation la-
biovelaire. Le -n- est plus inattendu. Il indique une articulation pr6nasalis6e, c'est-i-dire,
ici, un g dont le debut est articule avant que se reldve le voile du palais. On pourrait s'at-
tendre d une notation phon6tique au moyen du n i seconde barre prolong6e sous la ligne.
Mais pour des raisons th6oriques et pratiques, on a pr6f6r6 un simple n qui vaut pour
<pr6nasalisation> quelle que soit la nature de l'occlusion en cause.

Les sonores aspir6es labiovelaris6es font partie de l'arsenal traditionnel de I'indo-
europ6en et, dans ce cas particulier, nous noavons pas int6r0t i remettre en cause leur
identit6 phonologique. Les pr6nasalis6es,elles, demandent d 6tre pr6sent6es2. Les occlu-
sives pr6nasalisEes se rencontrent frequemment en Afrique et dans d'autres r6gions du
Globe. En grec contemporain, elles repr6sentent des variantes des phondmes occlusifs
sonores. lrur restitution, en indo-europ6en commun, permet, entre autres choses, d'expli-
quer les correspondances -m-/-bh- des cas obliques du pluriel, comme dans russe na-m en
face du latin n6-bi-s. A l'initiale, la pr6nasalisation s'est perdue: en grec, I'ancien adverbe
mbhi est devenu la particule gr, et, en germanique, la pr6position all. bei, angl. by. Le -b-

du latin n6-bi-s semble indiquer que -Di-, avant de devenir un 6l6ment d6sinentiel, a lon-
gtemps gard6 une certaine ind6pendance formelle. Ld ou, comme en germanique ou en
slave, mbhi a 6t6 vite reduit au statut d6sinentiel, la pr6nasalit6, soutenue par la voyelle
th6matique prec6dente, s'est maintenue et, en syllabe finale et dans ces langues, I'a finale-
ment emport6 sur la partie orale du complexe, d'oi les finales en -m-. A I'int6rieur du mot,
un phondme zt s'est finalement identifi6 avec la succession n+l r6sultant de la chute (de-
grb z€ro) d'une ancienne voyelle intercalaire. Ceci explique que la fr6quence du groupe -

nt- soit, dans I'indo-europ6en tel qu'il est reconstruit traditionnellement, non celle, assez
basse, d'un groupe consonantique, mais celle d'un phondme unique.

Dans le complex 
" 

*nthwonthwo, c'est bien le traitement d6crit ci-dessus qui est atte-
st6: i I'initiale, subsiste gftw sans pr6nasalisation; i I'int6rieur, -n**- se change en

1*ghr.Il en r6sulte, comme point de d6part des diverses formations attest6es, la base
trhworrhwo, vite susceptible d'alterner avec une forme <f6minine> ***olghw-a. Il n'est
pas possible de preciser la valeur signifi6e initiale de cette forme au-deld de ce qui a 6t6 dit

2. Elles sont postul6es dans Des steprys aux ocions, l'indo-europien et les rlndo-Europdens>, Pa-

ris, Payot, 1986, p. 169, 173, par I'auteur de ces lignes.
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ci-dessus de r6f6rence d des objets et des substances combinant mollesse et 6lasticit6,

avec, fr6quemment, une humidit6 concomitante. Il est vraisemblable que, dds I'origine, la

forme a pu d6signer, defagon spdci/ique ou occasionnelle,le sol des marais, les champi-

gnons, les muqueuses ou les chairs et, 6ventuellement, les 6ponges si elles 6taient connues,

i cette date, par les populations de langue indo-europ6enne.

On sait que les labiovelaris6es, phondmes complexes, sont soumises d toutes sortes

d'accidents. Au cours des iges, on constate qu'elles se distinguent mal des labiales corre-

spondantes. En italique et en celtique anciens, un -kw- change en kw- un p- initial du m0-

me mot, *penkwe, par exemple, passant d.*kwenkwe ('> lat. quinque, v.-irl. c6ic). Mais le

plus souvent et i grande 6chelle, c'est le processus inverse du remplacement des labiov6la-

ris6es par des labiales que I'on reldve, que ce soit en britonnique ou en osco-ombrien.

Dans le cas de notre base expressive *glrworlghwo,ce que nous constatons trds fr6quem-

ment c'est la dissimilation d'un des gftw en bh.

En slave3, oi la forme apparait sans le pr6fixe s-, fr6quent ailleurs, c'est la seconde

labio-v6laire qui passe i la labiale, d'oi un prototype *ghwombho qui alterne avec
*fhwo*6ha.Le vieux-slave a, r6gulidrement, gpba avec le sens d'6ponge. Le russe corre-

spondant, gubd, vaut 6galement pour u6pongeu, mais aussi pour uldvre) et pour <champi-

gnonD. Dans les autres langues slaves, le mot s'emploie pour la bouche, la gueule des ani-

maux, le groin du porc. Lr russe gubd dbsigne aussi une anse ou une baie, c'est-d-dire ce

qui est souvent I'embouchure d'une rividre. 
;'

En baltique, on a des formes oile consonantisme correspond ir celui de ghwombho,

mais avec un vocalisme a qu'on pourrait expliquer, en lituanien, comme un 6quivalent dia-

lectal de a (<o) devant na. Mais il se rencontre dans des formes iraniennes de sens analo-

gue, ce qui suggdre quelque contamination.Le lituanien gurfibas a le sens de loupe ou d'ex-

croissance sur un corps organique, tout comme I'afghan yumba. L'equivalent letton

gurfibs a, comme le russe gubti,le sens de baie, anse.

En germanique, le prototype *thwo.6ha est attest6 dans le got. wamba <ventre> et

I'anglais womb <matrice>. Avec le degr6 z6ro du vocalisme de la premidre syllabe, d'ot
trhw r&bho,le sanskrit a gabhds pour la vulve.

D'autres formes germaniques et les correspondants grecs et arm6niens d6rivent

d'une base pr6c6dee de cet s- qui, en indo-europrlen, apparait souvent a I'initiale sans que

sa pr6sence semble entrainer une diff6rence de sens. C'est le cas, par exemple, pour grec

oteyro, etlit. stigiu en face de l'6quivalent latin tego <couvrir>. Avec dissimilation de la se-

conde labiovelaire, on obtient ainsi une base *sghwo^Uho. Elle donne r6gulidrement, en

germanique, avec le sens d'6ponge, * swamba attest6 d c6te de * swamma- oi -mm-, au lieu

de -mb-, est d0 d I'analogie du verbe pour (nagerr, v.-angl. swimman. C'est la la source de

l'all. Schwamm nbponge> et du vieil-anglais swgmn ochampignonr. Avec ces deux va-

leurs, plus celle de nmarais>, les formes germaniques attest6es pr6sentent souvent un as-

sourdissement du -b- en -p- qui, dans cette position, n'est pas rare, notamment dans des

3. On renvoie, pour le slave et le baltique, au Rzssiscftes etymologisches Wdrterbuch, Heidelberg,

Winter, t953, de Max Vasmer, et, pour les autres langues, aux divers dictionnaires etymologi-

ques existants.
4. Cf. A. Leskien, Litauisches Lesebuch, Heidelberg, Winter, l9l9' $48-
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formes (expressivesr. En danois et en su6dois, on a svamp <champignonr et, avec le m0me
sens, v.-isl. svQppr (avec 6volution r6guliere de -mp- en -pp-). En anglais, swamp et, en alle-
mand, Sumpf, avec degr6 z6ro du vocalisme (-ry- au lieu de -om-) d6signent le marais. Le
grec oopgdq rspongieuxr doit remonter A la m6me base *sgft wombho,mais avec un traite-
ment inattendu, *sp de I'initiale, d'oi o-, au lieu de rog- qui serait devenu r6gulidrement
'on- par dissimilation d'aspiration. Dgit-on supposer qu'une forme *onoprgog a exist6 et
influenc6 la forme, que nous rencontrerons ci-aprds, de la d6signation grecque de l'6pon-
ge?

Les autres formes grecques, qui se sont sp6cialisees avec la valeur d'6ponge, ont con-
serv6 la dorsale i I'initiale de la seconde syllabe. Le g de la forme attique ogoyyog peut re-
pr6senter ghw tout comme bh. On peut donc partir aussi bien de *sghwonghwo, sans dis-
similation, que de *t6horfhwo. Ce qui fait probldme est le [g] initial de la seconde syllabe
qui ne manifeste donc aucune trace d'une ancienne aspiration. On peut, dans un mot de ce
type, supposer une dissimilation d'aspiration plus ancienne que celle, r6gulidre qui dissimi-
le une des aspir6es sourdes des mots grecs. Le mot grec contemporain pour l'6ponge,
ogouyytipt, pr6sente le g de la forme attique et un vocalisme qui rappelle le -n- du latin
fungus. Mais il reproduit, par ailleurs, le diminutif classique onoyyriptov. Les formes les
plus communes, en grec ancien, on6yyog, onoyyrd, ont un -n- au lieu du -g-. Ce sont elles
qui sont a la source de I'emprunt latin spongia et des formes romanes et anglaise. Pour
expliquer le -n-, on pourrait, comme on I'a sugg6r6 ci-dessus, penser d I'analogie d'une for-
me analogue aux mots germaniques,avec dissimilation regulidre d'un -g- cn -fi- sous
I'influence d'un -g- suivant. Mais I'absence totale de traces de I'aspiration suggdre plut6t
un avatar attribuable, par exemple, d I'usage langagier de p€cheurs d'6ponge allogines.

L'arm6nien sunk, sung, d6signe non seulement l'6ponge, mais aussi le lidge qui, lui
aussi, cdde sous le doigt sans se d6former. Il a, comme les forines grecques, conserv6 la
dorsale de ta seconde syllabe et I'on peut ici restituer -ghw-s. En arm6nien, le *o devant
nasale devient r6gulidrement u. Mais iln'est pas facile d'expliquer le s- initial. Il r6sulte, se-
lon toute vraisemblance, d'un groupe consonantique, mais ni * sghw, ni * sbh,non plus que
*sp- ou rsw- que suggdre le grec, ne semblent faire l'affaire.

l* latinfungus pevt remonter aussi bien d *bhongo qu'i, *ghwongo, avec en syllabe
finale,la m6me absence d'aspiration que dans les formes grecques. Un s initial a pu tom
ber devant -f-. I'e terme designe le champignon, mais I'adjectif, fungdsus a la valeur de
spongieux. Pour <6pongeD, on reldve en latin, sfongia, sfungia, i c6t6 de I'emprunt spongia
au grec.

I-es 6tymologistes qui ont touch6 d ces probldmes h6sitent, en g6n6ral, d ramener d
une m0me base toutes les formes cit6es ci-dessus. Ce sont souvent les d6viations formelles
qui semblent faire obstacle i I'unit6 du groupe. Mais ils h6sitent 6videmment devant cer-
tains rapprochements s6mantiques qui, pourtant, s'imposent si I'on s'attache moins d la
specificit6 des objets d6signes qu'i la participation de chacun d'entre eux d ce qu'on pour-
rait appeler, en francisant un terme anglais, la r6silience, c'est-d-dire la qualit6 de ce qui
cede a la pression sans que la substance initiale soit finalement affect6e. Qu'ensuite on

5. Cf. dans le Grundriss de Brugmann et Delbriick, vol. l, les 9691, 140,838-841.
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puisse passer de rbouche> i <embouchurer et d' <rembouchurer d ranser ou tbaier, qui

devrait s'en 6tonner qui a la moindre expErience des cheminements de la polys6mie? Ce
qui devrait att6nuer les scrupules, qu'ils portent sur la forme ou sur le sens, ce sont d'une
part l'6ventail s6mantique qu'offre ce qui est, d'un bout d l'autre du domaine slave, une

seule et m€me unit6, d'autre part la bigarrure des formes grecques correspondant d un

seul et m6me r6f6rent, l'6ponge. MOme si I'on doit fr6quemment envisager que la structure
phonologique d'autres bases a pu intervenir pour infl6chir le devenir de la forme, il est trds

vraisemblable que celle que nous avons pos6e au d6part a, au moins, jou6 un r6le dans

tous les cas envisag6s.
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