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besonderen Fall, W0 man die Natur gewissermassen belauschen
kami wie sie eine neue Spractrin schafit im Drange die ver- ‘-
lorene normale sprachliche Verstandigungsmoglichkeit zu er-
setzen, nicht nur den Pathologen angeht.

Es ist unsere Erfahrung, dass die meisten Erwachsen'en dem
Ausfall der Funktion des Keblkopfs ohne Anleitung zur Bildung
einer Ersatzsprache vollkommen hilflos gegenl'iber stehen. ’

Der beste Ersatz ist die ,,0esophagus”—Sprache. Es Wird dabei
Luft in Speiserohr (und event. Magen) bei der Einatmung ange-
saugt und die genannten Organe bilden dann einen Windkessel,
aus dem die Luft ins Ansatzrohr gepresst wird, woduroh die
neue ,,Stimme” entsteht.

Daneben kann eine Sprachform zu Stande kommen ohne I
Benmzung der Speisewege. An erster Stelle entsteht sie durch
besonders kraftige Artikulation. Die Luft im Ansatzrohr Wird
stark bewegt und indem dieses die normalen Vokalstellungen
annimmt, m‘rd dem erzeugten Gerausch ein geWisser Vokal—
karakter beigemischt. (STERN : Jlfltschleppen des Volcals dumb,
den Konsonan’nten.) Diese kr'aftig artikulierten Konsonanten
werden zu sohnalzartigenLauten.

Neben dieser ersten Kategorie V011 Schnalzartigen Lauten
entsteht eine zweite, welche gewissermassen ,,neu” ist : 1° be—
sonders bei anlautendem Vokal und 2° zum Ersatz von l, m,
71,, ng. Diese Schnalze haben also im ersten Falle die Funktion .
die Luft in Bewegung zu setzen um den Vokalklang einiger-
massen zu erreichen und im zweiten Falle die Funktion des
Ersatzes des Konsonanten. ‘

Merkwiirdigerweise erlernen Kinder diese Art der Ersatz—
sprache ausserordentlioh leioht und zwar durchaus spontan.
Ferner fiel uns auf (Wir hatten zufallig die Gelegenheit in kurzer -
Zeit und ziemlich zugleich 6 jugendliohe Personen zu beobaohten),
dass die Kinder m'cht nur unter sich, doch auch zu anderen,
sprachlich normalen, Kindern durchaus keine Schwierigkéiten
des Verstehens dieser neuen Sprachform empfanden.

Es wurde auch immer die Beobaohtung gemaoht, dass W'abrend 5
sonst Kinder sich jeglichem Abnormen gegem‘iber besonders
kritisch-ablehnend verhalten, dieses gegeniiber der doch fiir
Erwachsene recht abnorm erscheinenden Sprache nicht der
Fall war.

Die Erwaohsenen in der Umgebung hatten anfanglich Niel "
grossere Muhe diese Sprache zu verstehen. Besonders beini
Spiel der Kinder draussen, stellte sich ferner heraus, dass die
Schnalzsprache in weiter Entfernung sogar leichter horbar war
als die Normalspraohe.

Wie die Schnalze in den afrikanischen Sprachen, ist die patho-
logische Sohnalzsprache ihrem Entstehen nach stimmlos und
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durchaus van cler Atmung unabhdngig (in der Schule Inachte sich
bei einem der Kinder besonders der ununterbrochene Redefluss
unangenehm bemerkbar).

Auch trifft ffir diese Schnalzsprache gegenfiber der normalen
zu, dass sie kraftigere Muskelfunktion im Ansatzrohr voraus-
setzt. Die normale Sprache erspart also Muskellsraft.

Ueber das Entstehen der Sprache konnen wohl nur niehr
weniger geistreiche und phantasiereiche Vermutungen als ,,Hy-
pothese” geaussert werden. Wenn man sich diesem reizvollen
”Spiel der Menschen” hingeben will, konnte man in den Er-
fahrungen, die Wir mit dem spontanen leichten Erlernen und
Auffassen der Schnalzsprache bei Kindern hatten, einen Hin-
weis sehn, dass sie einer primitiveren Entwiokelungs-Stufe
entspricht. Jedoch auoh ohne derartige Ueberlegungen kommt
es uns vor, dass die nahere Untersuchrmg dieser Sprachform
einiger Mfihe wert ist. Leider —— eigentlich besser ”glficklicher—
weise” -— Wird das Studium sehr erschwert durch das seltene
Vorkommen und durch die guten Resultaten der Behandlung.

Zuni Schluss moge nooh Folgendes aus phoniatrisohem Inte—
resse mitgeteilt werden : in ein’em Fall, W0 durch eine eigen—
artige organisohe Nervenkrankheit, welche die Kehlkopfmus-
kulatur mitbegrifien hatte, nur leise flfisterend gesprochen
wurde, erreichten Wir durch die Erlernung der Sohnalzsprache,
dass der Patient auch auf grosserer Entfernung bei gerausch—
voller Umgebung verstanden werden konnte.

Vorfiihrung eines Ton-Laufbildes und einiger Schallplatten.

53. Prof. AGOSTINO GEMELLI O. F. M. (Milan) : Variations
significatives et variations individualles cles unités élémentaires
phoniques d’u languge kumain : mag/ens foumis par l’électro-
aooustigue pour les cléceler et évaluatz'on physiopsychologique cles
resultats (1).

I. —— LA TACHE DU PSYCHOLOGUE DANS L’ETUDE

DU LANGAGE

Dans l’étude du langage on peut suivre trois voies : en premier
lieu le langage peut étre étudié comme il est pergu (aspect
aooustique). En second lieu 1e langage peut étre étudié comme
il est émis (aspect moteur). Enfin il pent étre étudié comme un
procluit, c’est-a-dire une langue, telle qu’elle a été définie par
DE SAUSSURE, a savoir, comme un produit incorporel de l’acti-
Vite humaine non constitué par une substance matérielle, comme

(1) Prochainement on publiera dans l’A'rch'i'u fi'u‘ vergleichende Phanetik
le texte, avec figures et planches, de la Relation présentée au Congrés.
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une pure forme constituée par des difiérences conceptuelles et
phoniques. Par cette tache triple on étudie les trois fonctions
que le langage remplit et que K, Bij’HLER a indiquées avec
exactitude comme Ausclmclcfunktion, Appelfunktion, Darstel—._
lungfunktion.

Le physicien, le physiologue, le psychologue, le phonéticien,
1e linguiste et le sociologue portent chacun leur attention sur un
aspect particulier ou sur un moment du processus grace auquel'

1e langage remplit cette triple fonction. La tache du psychologue
—-— et c’est 1e point de vue ou je me place —— est de determiner
les lois selon lesquelles chaque unité élémentaire du langage
remplit sa fonction propre d’étre un signal, c’est—a—dire, une

unité élémentaire motrice (structure phonique). Ces unites élé-
mentaires servent a celui qui parle pour manifester ou faire
connaitre ou communiquer quelque chose a celui qui les percoit
comme des unités acoustiques. L’idéal du psychologue serait
d’arriver a traduire en chifires les caractéristiques des sons
fondamentaux de la voix humaine, grace auxquelles une unité 7

élémentaire phonique remplit sa fonction signalatrice et signi-
ficative et de traduire e11 diagrammes les variations que pré-
sentent ces signaux, soit parce qu’ils sont unis a d’autres signaux,
soit parce qu’ils entrent dans des complexus unitaires d’ordre
different (syllabes, paroles, phrases, périodes, etc.), soit enfin
a cause de l’influence du contenu du langage, de sa forme, de
l’état de celui qui parle, des conditions du milieu, etc.

11 y a donc deux ordres de variations :
a) les unes sont propres a chaque sujet et percues avec l’ouie ;

elles servent a reconnaitre un sujet qui parle d’un autre sujet; .-
b) les autres remplissent plus exactement la fonction carac-

téristique de signaux; c’est-a-dire qu’ils servent a la commu-
nication (fonction representative) de ce que veut faire connaitre .
celui qui parle. “

Le psychologue, jusqu’aux dernieres années, n’a pas eu,‘a sa
disposition des moyens adéquats, pour étudier ces variations "
et, au fond, 1e meilleur instrument d’enregistrement restait

l’oreille. Le psychologue, meme par ce moyen inadéquat, a
recueilli des données nombreuses, soit en se servant de l’étude

comparative des difiérentes langues, ainsi que des dialectes et
de leurs variations par rapport a leur distribution géographique ‘

et topographique et aux conditions du milieu, soit en étudiant
le développement du langage, soit encore en étudiant ses modi—
fications pour des causes pathologiques. Mais, tout importants
que soient les résultats obtenus par cette voie, ils ne permettent
pas d’établjr des lois exactes, et encore moins de les traduire
en chiflres et en diagrammes. De meme, les méthodes utflisées '

par les physiciens et les physiologues, ne peuvent guere servn‘
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a ce but, méthodes, qui ont toutefois été employees largement
et avec fruit dans la phonétique expérimentale. Ces méthodes
étaient trop grossieres pour permettre de suivre les variations
presqu’infinies qui donnent au langage humain la possibilité
d’étre une manifestation adequate a la variété des contenus
de conscience.

A cause de ces insuffisances des méthodes employees on peut
.comprendre 1e reproche des linguistes, a savoir, qu’il est im-
possible de suivre par des moyens mécaniques le langage, qui
est un phénom‘ene transitoire par excellence. Cependant le pro-
gres atteint dans l’e'nregistrement des ondes sonores, grace au
perfectionnement des méthodes électro-acoustiques, ouvrait la
voie a l’étude des variations caractéristiques et fonctionnelles
des sons du langage. Les méthodes d’enregistrement fournies
aujourd’hui par la technique électro-acoustique, perfectionnées
et adaptées, ont été appliquées par moi a la determination de
ces aspects du langage qui intéressent le psychologue (1), a
savour :

a) determiner en quoi consistent les variations, grace aux-
quelles nous différencions la voiX d’un sujet de celle d’un autre
et la reconnaissons;

b) determiner les éléments signalateurs du langage (les pho-
memes) et préciser par quelles variations ils remplissent la fonc—
tion representative susdite.

Apres avoir démontré, dans les ouvrages publiés pendant ces
derniéres années, quels sont les elements constitutifs des sons
fondamentaux du langage et les lois générales selon lesquelles
ils s’organisent pour former 1a parole, j’ai taché : 1° de déter-
miner les lois qui régissent ces variations des sons fondamentaux
du langage et les lois générales selon lesquelles ils s’organisent
pour former la. parole, 2° de determiner les lois qui régissent

(1) J9 crois utile d’indiquer mes principales publications :
GEMZELLI etPAscrom, ,,Untersuchungen fiber die Gestaltungrder Worter

und Phrasen”, Psychologische Forschung, Vol. XVIII, fasc. 3-4.
IDEM, L’analisi elettroacustica del linguaggio, Milano, 1934.
IDEM, ,,Que1ques recherches sur les voyelles”, Revue d’acousttque, vol. II,

fasc. III, 1933 ; Arch. néerl. de Phonétique ewpérimntale, vol. X, 1934.
GEMELLI, ,,Nuovi contributi alla conoscenza della struttura delle vocali”,

Commentationes Pontificiae Academtae Scientiamm, A. I, vol. I, 1937.
IDEM, ,,Nuovi risultati nell’applicazione dei metodi dell’elettroacustica

dell’analisi del linguaggio”, Rendiconti dei Semim'rio Matematico,
Milano, 1937.

GEMELLI et PASTORI, ,,Phonetische Untersuchungen fiber die zur Wahlu
izlellmfizunlg9 pptwendige Mindestdauer eines Lautes”, Acta Psychologica,
vo . , .

GEMELLI, ,,Observations sur le phonieme”,ActaPsychologica,VOLIV, 1938.
IDEM, ,,Nouvelle contribution a la connaissance de la structure des

voyelles”, Arch. néerl. de Phonét'ique empérimentale, vol. XIV, 1938.
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ces variations des sons fondamentaux du langage, grace aux-
quelles ces derniers exercent la fonction de signaux. Sur la base
des résultats obtenus je puis affirmer que l’analyse électro-
acoustique. est aujourd’hui a meme, non seulement de deters
miner quels sont les éléments constitutifs d’un son donné
(c’est—a-clire de chaque type de voyelle et de consonne), mais de
quelle maniere varient les éléments constitutifs de ces sons pour ~
exercer leur fonction de signal.

Je dois faire remarquer que, étant donnée 1a. limitation de‘
ma competence dans la psychophysiologie et dans la psychologie,
j’ai borne ma recherche a la determination des lois générales
psychophysiologiques et psychologiques qui réglent les varia~

tions (in langage ; mais la determination de ces lois représente
1a prémisse d’une recherche plus étendue qui devrait étre faité
par les phonéticiens et les linguistes, lesquels ~— a mon point
de vue —— pourront tirer le plus grand avantage de l’appli-
cation des méthodes de l’électro—acoustique a la resolution des
problemes qui les intéressent. Mon but a été donc de formuler
les prémisses qui rendront possible cet examen comparatif des
sons du langage et de ses. difiérentes formes, examen qui inte-
resse la phonétique et la linguistique.

Si aujourd’hui il y a encore quelqu’un, qui croit qu’on ne peut
étudier expérimentalement 1e langage humain, et qu’au con-
traire l’étude du langage doit etre faite en se servant de l’appré—
ciation acoustique du linguiste, cela signifie qu’on ne se rend
pas compte du fait que l’oreille humaine enregistre les Sons avec
de grandes deformations, et d’un autre cote, cela démontre

qu’on ignore a queldegré d’exactitude d’analyse il est possible
d’arriver avec l’analyse électro-acoustique.

Il faut donc que les linguistes cessent d’opposer aux résultats
obtenus par l’électro-acoustique les jugements subjectifs sur
la longueur, l’intensité, le ton des sons, tels qu’ils les percoiv-ent
par l’oreille, et il est nécessaire qu’on ne construise pas de
theories sur le langage humain, fondées sur un-moyen de- con-
naissance aussi fécond en erreur, que l’oreille humaine.

2. — ME’THODES ENGLOYEES

Dans les recherches que je poursuis depuis quelques années,

j’ai réalisé des progres techniques, grace auxquels il m’est possiw
ble, par des procédés automatiques, de traduire les variations
du langage en chifi'res et en diagrammes.

Les recherches ont été effectuées de la facon suivante.
Les sujets sont choisis avec soin; on determine de chacun

la region 011 il est né, les lieux et les milieux oil il a vécu, la

profession et tout ce qui peut aider a se rendre compte soit des
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clétails des patois, soit cles individualismes qu’ils présentent
dans le langage.

Les sujets sont initiés a parler dans la chambre silenta. La
construction de cette chambre a exigé des recherches longues
et patientes, mais je suis arrivé -— ce qui était indispensable -—
a obteniI un isolement phonique abSolu et une réverbération
que l’on peut considérer comme nulle. La chambre est isolée
électriquement.

Les sujets doivent etre habitués, pen a peu, a parler dans la
chambre silenta, c’est-a-dire habitués a l’isolement acoustique
et a l’absence de reverberation. La chambre est arrangée de
facon que les sujets ne soient distraits, ni dérangés surtout par
les appareils ; il est possible aussi d’enregistrer des conversations
entre deux sujets : ceux-ci ne voient pas les microphones, et
ignorent quelles phrases, ou paroles, sont enregistrées et a quel
moment.

En un mot, tout est dispose dans le but d’éviter tout ce qui
pourrait, meme de facon minime, déranger la spontanéité d’eX-
pression du sujet. Les ordres de l’expérimentateur sont commu-
niqués par telephone. Un voltmetre permet aux sujets de suivre
soigneusement l’intensité de la voix avec laquelle le sujet parle.

De chaque phrase on execute les enregistrements suivants :
1° Enregistrement ale l’oscillogmmme microphonique commzm.

Il est fait sur un film qui marche avec une vitesse uniforme,
qui selon les cas, varie de 3 a 10 metres par seconde. L’enregistre—
merit est fait avec un complexus : microphone a cristal, am-
phficateur a capacité et resistance, tube catodique. L’ampli—
fication est rectiligne dans la bande des fréquences propres de
la voix humaine. Ohaque fois que le systéme est employé on
en fait l’étalonnage dans la bande de ces fréquences, pour con-,
troler s’il n’y a pas la moindre distorsion.

2° De chaque phrase on fait aussi un enregistrement 3m clisques
pour. etre tou30urs a méme d’exercer le controle acoustique.
Celu1—01 est fait, selon les cas; sur un film sonore ou sur disque.

3° Enregistrement des variations de l’intensité sonore par un
voltmétre e’lectrom'que. Ce voltmetre électronique a été projeté,
sur Inon indication, par le prof. G. SACERDOTE de l’Institut
d’électroacoustique de l’Université R. de Rome.

4° La constatation des variations du ton avec lequel la parole
est émise permet de determiner l’accent de chaque mot, soit
des phrases, soit d’un discours entier. J’ai construit un tonométre
qui peut suivre les variations rapides de la hauteur et de l’in—
tensité de la fondamentale sur laquelle la parole est émise.
Dans ce but men tonométre enregistre une courbe, dont les
points sont en fonction de la seule fréquence.
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5° Pour procéder a l’analyse des fréquenoes constitutives de
chaque phoneme, je me suis servi d’un analysateur de fréquences,
que j’ai construit, en modifiant et en améliorant 1’appareilconnu
de FREYSTEDT.

Avec cet appareillage complexe je me suis mis au point dé
pouvoir determiner : .

a) comment la fondamentale varie de fréquence et d’inten-
sité pendant les différentes périodes successives constituant une
voyelle, et cela par rapport a la fonction significative que cette
voyelle exerce (par ex. : voyelles longues, Vbreves, accentuées,

non accentuées, ,etc.) ;

b) comment varient d’intensité, de‘nombre et de qualité les
surtons, aussi bien que les zones de resonance, c’est—a-dire les
éléments constitutifs d’une voyelle, et comment ces éléments

constitutifs varient par le fait qu’un phoneme donné fait partie
d’un mot, d’une phrase prononcée sous des conditions subjec‘
tives difiérentes (monologue, dialogue, forme interrogative, affir—
mative, etc.) ; . ._

0) comment tous les elements constitutifs d’un phoneme va—
rient selon les différents sujets, dans les formes dialectales du
langage, ou bien comment ils varient a cause des individualismes,
grace auxquels la parole de chaque sujet (outre le timbre) a ses
caractéristiques propres, de sorte qu’on ne peut 1a confondre
avec celle d’autres sujets, et qu’on peut la reconnaitre aisément.

3. —— RE’SULTATS

Les méthodes automatiques d’analyse électroacoustique em~
ployées par moi m’ont permis d’examiner un nombre relative-
ment considerable de sujets et de comparer comment ils'se com—
portent en lisant un fragment de prose ou de poésie assez long-
Ce travail d’analyse aurait été absolument impossible avec les
méthodes communes d’analyse, qui auraient demandé un travail.
de plusieurs années.

J’ai pu ainsi mettre en relief deux ordres de faits : _

a) Avant tout j’ai pu donner une demonstration de la nature
et de l’étendue des variations que chaque phoneme présente,
quand i1 fait partie d’un fragment de discours achevé, ayant
un sens determine. Les éle’ments du langage que le physicien
analyse et dont 1e physiologue montre le mécanisme de pro-
duction, sont profonde’ment modifies du moment qu’ils entrent.
dans des paroles et des phrases ayant une signification. On a
alors l’organisation des éléments du langage (phonemes) qui
c0nstituent des difiérentes unités d’ordre supérieur (parole,
phrase, etc.). Cette organisation, comme je l’ai démontré dans.
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des études précédentes, se fait selon les lois de la ,,forme”
(Gestalt).

Le langage se présente comme gouverné par une loi inte—
rieure de structuration, grace a laquelle chaque parole et chaque
phrase semble en elle-méme un tout, de facon a 'pouvoir dire que
au moment de son emission chaque parole est déja ,,gestalte ” ; et
que —— a leur tour ~— la phrase, la période, enfin chaque partie
du discours qui possede une certaine unite intrinséque, est sou—
mise a la meme loi totalisatrice. Ainsi, dans la formation des
paroles et des phrases, on retrouve la meme loi qui gouverne la
perception des objets et l’exécution des mouvements; c’est-
a-dire, nous constatons que les diflérents mouvements qui en-
gendrent le langage sont organises dans un tout, de sorte qu’ils
constituent des formes d’ordre et de degré difiérents (corres-
pondant aux Sprechhandhmge'n de BfiHLEB). Les données sen-
sorielles constituant les paroles et les phrases pergues par nous,
sont organise-es dans unztout ay‘ant un sensdétemiiné (corres—
pondant aux Sprechereignis de BfiHLER). Cette structuration-
motrice et perceptrice est régie par la loi bien connue de la
,,constance” relative, par laquelle chaque unit-é et chaque orga-
nisation oppose une resistance plus ou moins grande, selon les
cas,-aux causes dissolvantes et atténuatrices ;'il y a en outre une
,,prégnance” plus ou moins grande de la forme, que l’on peut
déduire du relief plus ou moins grand d’une partie de la parole
et de la phrase.

b) Les organisations motn‘ce et perceptive de la parole, obéis-
sent donc aux memes lois qui reglent l’apprentissage et l’exé-
cution des mouvements complexes, la perception des couleurs,
des figures géométriques, etc.

Cette conclusion éclaircit encore mieux la direction de mes
recherches, en les différenciant de celleshde la physique et de la
phonétique expérimentale; ces sciences, de leur cote, se sont
servies de l’étude oscillographique de la voix. Nous n’analysons
pas le langage pour determiner 1e mécanisme ou la genese des
sons ; nous nous occupons du langage pour determiner les lois
psychologiques générales qui le régissent, en considérant le lan—
gage niéme comme une action complexe, dérivant du jeu 'des
mouvements particuliers de 1’ apparat phonateur ; ou bien comme
l’objet de notre perception.

Le psychologue, qui considére 1e langage de ce point de vue,
voit que celui-ci seprésente comme étant gouverné par les lois
de l’organisation de la forme chez celui qui 1e prononce, et percu
comme une organisation unitaire et totalisatrice par celui qui
écoute. Je veux rappeler qu’une recherche, ainsi comprise dans
sa direction générale, fut déja efiectuée : il s’agit des études fort
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intéressantes et relativement anciennes dc HEINZ, WERNER
et E. LAGERCRANTZ ; mais l’insuffisance des moyens employés
(l’oreille inscriptrice de ROUSSELOT) empechait alors de saisir
1e mécanisme que nous avons décrit et qui se resume clans la
conclusion que nous avons exposée plus haut.

0) Les Inéthodes de l’électro—acoustique permettent non seu-
. lement de faire une analyse fidele - impossible antérieure—

ment ——- des sons, de sorte que de l’examen morphologique

des courbes on peut de’duire les lois qui gouvernent la struc—
turation dont j’ai déja parlé, mais elles permettent aussi -—
grace au voltmetre électronique, aux analysateurs de fréquence,
a l’enregistrement de la hauteur des sons, a l’analyse des sur—
tons, et a la determination de leur intensité relative -—— de
donner la demonstration de l’énorme plasticité de la parole hu-
maine, grace a laquelle chaque variation phonétique prend la si~
gnification d’un signal qui, percu acoustiquement, acquiert la
fonction de transmission et de representation de quelque chose
de la part de celui qui parle et de ce qu’il veut communiquer.

03) Grace a ces méthodes il a été possible de faire l’examen
comparatif de différents sujets et de mettre en relief quelques-
unes des causes des differences individuelles. Nous ne percevons
pas seulement 1e langage comme un cemplexus de signes ayant
une signification, mais nous reconnaissons aussi celui qui parle.
et par le langage nous connaissons également son état d’esprit
tout cela, grace aux variations individuelles que présente le
langage. Les méthodes que j ’ai décrites m ont permis de déve:
lopper ce que j’avais fait en 1930. Alors j’avais réussi a indiquer
les éléments du timbre de la voiX, c’est—a—dire les éléments grace
auxquels une voix se distingue d’une autre; a présent il est
possible d’indiquer les lois auxquelles obéissent les variations
individuelles.

On sait que le langage change, non seulement d’un sujet a
l’autre, mais aussi chez chez le mérne sujet cl’un moment a
l’autre. Dans une simple parole sont exprimées des difiérences
d’age, de sexe, de race, d’habitudes dialectales, cl’états psychi-

ques, surtout émotifs. Seulement, tant que la parole et la phrase
sont vivantes, c’est-a—dire, tant que le sujet, en les prononcant,
leur donne une signification réelle, elles représentent les ,,indi-

vidualismes”. Ces individualismes montrent ~— comme le disait
V. HUMBOLDT avec raison —,— que le langage n’est pas seulement
un moyen de communication de pensée et d’affections, mais
aussi un miroir de l’arne et de l’opinion de celui qui parle. Ces
individualismes ne sont cependant pas une violation des lois du
langage humain ; ils montrent comment le langage humain varie
a cause de différents facteurs individuels, intérieurs et extérieurs.

Les individualismes n’empéchent pas, ni ne rendent difficile
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1a comprehension du langage. En efiet, l’oreille humaine agit
comme un filtre vis-a«vis de ces ,,individualismes” et —— malgré
les deformations provoquées par euX dans les difiérents pho~
nemes —-— elle reconnait une parole determinée et ses éléments
constitutifs. Par l’étude analytique exécutée automatiquement
avec les méthodes susdites, j’ai pu mettre en relief les caracté-
ristiques de ces variations que l’oreille humaine reconnait habi-
tuellement comme des sons, et grace auxquelles elle reconnait
celuiqui parle et 1’état d’esprit dans lequel i1 parle. C’est--a--dire,

comme je l’ai bien démontré, le domaine du ton dans lequel la
parole humaine est émise, le niveau du ton moyen dans lequel
la parole est prononcée, la deviation individuelle la plus grande
et la moyenne de cette valeur moyenne, le nombre des paroles
prononcées clans une unite de temps, le nombre de pauses, les
modifications dans la hauteur de ton, dans lequel chaque syllabez
chaque phrase est prononcée, les modifications des surtons et

de leur intensité, les déplacements de la zone de resonance;

c-euX-ci et d’autres encore sont les champs oh la voix humaine '
présente des variations qui permettent cle reconnaitre celui qui
parle, son état d’esprit, etc.

a) Il est difficile de determiner quelle est la part que l’on
cloit attribuer dans les variations du langage aux diflérences
individuelles et quelle est celle que l’on doit attribuer au contenu
de ce qu on dit et ce qu’on doita l’état d’esprit de celui qui
parle. Selon ce que j’ai déja relevé, on peut conclure que les
differences individuelles les plus caractéristiques sont données
par la rapidité des mots, par les inflexions des tons, par les in-
terruptions entre les phrases. Les autres éléments : l’intensité
avec laquelle on émet les sons, le plus ou le moins de richesse

des harmoniques, la distribution des zones de resonance et leurs
cléplacements, sont des variations qui ont une valeur de signal,
c ’-est-a--dire, elles sont connexes avec la signification represen-
tative qu’ont les phonemes quoiqu’on ne puisse pas exclure que
leurs variations sont en partie révélatrices de differences indi-
viduelles.

Je me suis borné a rapporter sommairement les premieres
clonnées d’un vaste travail en voie d’exécution, que les méthodes
de l’électro-acoustique permettent de faire, et dont ' je publierai
clans la suite les résultats en detail. 11 faut souhaiter que de
semblables recherches soient exécutées dans l’étude des langues
et des dialectes différents, et qu’a cette etude Se vouent cle fa-

con particuliere les linguistes, qui —~ trouvant dans les méthocles
de l’électro-acoustique un moyen d’analyser les variations de la
voix humaine et de les tradujre en lois, en diagrammes et en
chifires avec une précision qui n’est pas " mérne comparable a
l’imprécision cle l’oreille humaine, a laquelle les linguistes se
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sont confiés jusqu’ici -, pourront ainsi donner 2‘1 leur science
une precision rigoureuse. Nous autres psychologues, nousdevons
donner 1a determination toujours plus soigneuse des lois géné—
rales, que je viens d’indiquer sommairement. .

54. Prof. TH. BAADEB. (Nimegue11):D'ie Vermischung gegen—
sdtzlicher Eigentonsysteme 1m Geimomischen.

In linguistischem Sinne Wird bier der Terminus ,,Eigenton—
system” verwendet zur Bezeichnung des ei11er gegebenen Sprache
eigentfimlichen Systems der Vokale 11nd K0nsonanten,dere11
Charakter bestimmt ist. durch den Resonanzton des Ansatzrohrs,
der jede einzelne sprachlich verwendete Einstellung des Ansatz-
rohrs tonal kennzeichnet. Dieser Resonanzton ist bekanntlich
am einfachsten feststellbar beim Fliistern.

Teilen Wir das Germanische Spraehgebiet in ei11e11 nérdlichen
11nd ei11en siidlichen Teil ein, dann kennen Wir ungeféhr in der
Mitte einen Kern unterScheiden dessen forschungsbores chichtliches
Schicksal darin besteht, dass es verhaItnisméissig eist spelt
erkannt und benannt worden ist namlich das Gebiet des,,AI1glo-
Friesischen” oder ,,Ingwaeonischen”

Nach dem germanischen Norden Wie ebenso nach dem ger-
manischen Siiden hin verebben die Eigentiimlichkeiten dieses
von uns als germanisches Zentrum aufgefassten Sprachgebietes.
Betrachtet man nun das Ingwaeonische in einem weiteren sprach—
geographischen fiber das Germanische hinausgreifenden Zu—
sammenhange, 'dann ergibt sich, dass manche der Eigentiim-
hehkeiten, die der Germanist als typisch germanisch aufiassen
1n60hte, ein Viel grésseres Verbreitungsgebiet besitzen als es
der Name Germanisoh deckt.

Wir gehen also im Folgenden nur deshalb V0111 ,,Ingwae0-
nischen” aus, weil es ein naheliegendes Beispiel dafiir ist, Wie
ein bestimmtes Sprachgebiet in seinem Lautsystern einen aus-
gesprochenen Mschtypus zeigen kann.

Worin dieser besteht und Wie er sprachgeographisch und
genetisch zu erkléiren ist, wollen Wir hier versuchen darzulegen.
Die Frage nach der genetischen Erkléirung der hier in Mischung
auftretenden verschiedensystemigen Lauttypen gibt uns die
Gelegenheit nach phonologischen Gesichtspunkten zu_ verfahren
und die phonetisch-physikalischen und bio-klimatologischen
Grundlagen dabei aufzuweisen.

I. Die Eigentiimlichkeit des ingwaeonisch. Lautsystems be-
steht nun darin, dass i1n Vokalismus ——- um hier zun‘aLchst nur erst
17011 diesem zu sprechen —- die Ergebnisse zweier verschiedenen
und zwar gegensitzlichen Eigentonsysteme sich durcheinander
gemischt finden.
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A18 gegensfitzliche Paare sind zu 11eI1ne11.'

hocheigentoniger Typ:tiefeige11toniger Typ
a) die Lingen : 1. el al (1)

' 2 (11 : 0|
3. y] : u]
4. i] : y]

b) die Kfirzen : 5. "e : I
1 6. 0 : y

"i. o : u

In typisehe Beispiele gefasst:
.strelt : stralt ,,Strasse” ; sxelp : sxaip ,,Schaf”

strait : strait; haln: holn ,,I-Iahn”
my|s : muls ,,Maus”; hyls : huls ,,I-Iaus”
Ini1s -: myls ”Manse”; 1i|s : lyis ,,L:‘ei.use”

fes : fIS ,,Fisch”
brex: bryx ,,Br1‘icke”

stom : stum ,,stu111111”

Wir begnfigen 1111s hier damit, die sprachgeographische
Mischung dieser Typen nur in grossen Zugen a11zudeute11,indem
wir folgende dialektische Beispiele anffihren :

I. Die street—Formen an der niederléindischen Wasserkante
11nd als Grundlage der englischen streat-Form.

Die stmat- im Nd1., die strait—Form im Niederséichsisch. und im
Skandinavischen (Dinisch slaa ,,schlage11”, norweg. mdl ,,Spra-
Che”, schwedisch ldg ”niech'ig”). .

2. Die haln- und walter-Form siidingwaeonisch, die holn—
iu1d walteI—Form nordingwaeonisch.

3. Die myls—Form siid- und westingwaeonisch, die muls-Form

nord—ingwaeonisch (aber im Skandinavischen wieder die palatale
Form, vgl. norweg. kule ,,Kuge ” kefla, schwed. has ,,Haus”

h ws.
Y4. Die il—Form : Altenglisch *mgjs, (plur. zu mz’i-s) ist schon

frfih durch mas. ersetzt (Beweis ist neu—engl. mice (mais < mise

< myse, neben dem Sing. mouse < 'rmise).
Diese plur. il—Form neben der singl. yI-Form ist ferner typisch

in den heutigen mitteldeutschen Dialekten Westdeutschlands,

vg1.u a niederhessisch: liise ,,Létuse” zu singl lyls .,,Laus”,

hyls ,,Haus” pl. hiser ,,Héi.user” , hisXan ,,Ha3uschen”.
Anni. Lehrreich ist in dieser Hinsicht auch die Karte No. 35

>(.Hum” und No, 39 ,,Unsere” und die Einteilungslgarte der
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(l) A3111. Senkrechter Strich hinter einem Lautzeichen deutet die
Lange an (5 TE. BAADER, Einfuhnmg in die Launch/rift 'Lmd Instrumen-
mle Sp1 achregmstmemmg, Nijmegen, Centrale Drulikerij, 1933, § 22).

Leider habe ich in diesem Referat mein eigenes Transkriptionssystem
nicht folgeiichtig durchfiihren konnen, da. der Verleger dieser Kongress-
mitteilungen auf abweiohende phonetische Zeiehen angewiesen ist.


