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burgischen ist anders zu beurteilen als das gleiche im vam der
Borde. Die Senkung des ex zu a vor *7', *w hat das Brandenbur—

gische Wiederuni mit dem Vokalisierimgsgebiet gemeinsam,

unterscheidet sich aber von ihm in der Farbung des a: mm : mum,
wenn auch beide von dem V011 getriibten etwa in {pgxl Pfahl zu
trennen sind‘

Fur s’amtliche Vorg'alnge ist die Entstehungszeit nicht genau
zu bestimmen, weil die =-Schreibung im Mnd. stark traditions-
gebunden war. Zur Bestimmung der Friihestzeit ergeben sich
zwei fassbare Voraussetzungen : Die Palatalisierung des cl musste
j entstehen lassen und der Zusammenfall zur vollen Triibung
im 9: der a: und 0: bewirkte dann den Gleichklang von "‘vgzgen,

und *ngen, Wagen, Bogen. Diese Vorgange sind 11m 1400 abge— ,

schlossen. Nach diesen in weitem Raume erfolgten Aenderungen
wandelten sich die Nachbarvokale nach dem im Kattenwinkel
(Nordjerichow) am besten erkennbaren Lautgesetz : Lange
oflene *e: und “(5: wurden vor 9‘, 'w und 7‘ zu dz, lange *9: vor 3,10
und Ir zu ax, c2: ; vor 9' blieb 9: erhalten. Die Wiederentstehung des

helleren a: vor 3 zeigen auch einige Restformen westlich von

Salzwedely vazux Wagen lehrt ausserdem, class infolge der Apo—

kopierung des -e das 3 stimmloses cc Wurde. Um 1500 diirften

die Nachbarvokale ihre heutige Farbung besessen haben. Da—

nach traten dann Ausfall und Vokalisierung ein.
Bei einer so spaten Entstehung des Wanclels Wird die Frage

nach dem flamingischen Einfluss darauf zun'achst nioht leicht

zu beantworten sein. Beriicksichtigen Wir aber, dass schon bei

der Behandlung des *ex vor r koloniale Einfliisse spiirbar sind,

die dann eine weitere Entwicklung bewirkten, dass die Pala-

talisierung des cl zu j mit nSSter Wahrscheinlichkeit ebenfalls

ihre Entstehung im VVesten zu suchen hat, wenn sie auch erst

spater erkennbar Wird, dann werden Wir auch zu der Frage

gedrangt, ob nicht auch andere Entwicklungsrichtungen in der

Kolonialzeit festgelegt sein konnten. Eine Voraussetzung fiir

die Vokalisierung ist', dass die spirantische Aussprache der —v»

u-nd -g- erhalten blieb. Im benachbarten Niedersachsischen

entwickelten sich'die Media. Da auch im Ndl. die Spirans er-

halten ist, diirfen Wir auch in der Erhaltung der -0- und —g- bis-

zu ihrer Vokalisierung und dem Ausfall den mitwirkenden Ein-

fluss der Sprache flamingischer Siedler erkennen.

67. Miss BBANCO VAN DANTZIG (Amsterdam) : Les dem: o brefs'

du néerlamlais : fcm-t-il les considérer comme deux phonemes

clifférents, on 71,071,?

Beaucoup des finesses de la prononciation e’chappent a une

oreille qui est insuffisamment exercée, mais grace aux legons de
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chant et de diction que j’ai données pendant plus de quarante

ans dans des e’coles préparant les futurs instituteurs de 1’ensei-

gnement maternel et primaire, dans les conservatoires, dans

1’école d’art dramatique, et grace aussi a mes legons privées,
j’ai pu développer chez moi une finesse de l’ouie qui m’a permis

dc constater des difie’rences de prononciation qui échappent en

générale 1’auditeur nioyen. C’est a cause des milliers d’e’l‘eves
que j ’a1 eus, eleves de tout age, profondément différents les

uns des autres quant a leurs aptitudes, leur culture at leur

milieu social, éléves originaires non seule'ment des grandes villes

telles qu’Amsterdam, Rotterdam et La Haye, mais d’un peu

partout et méme des provinces les plus eloigne’es des Pays-Bas,

que j’ai pris un intérét grandissant aux questions dialectales.

Mon métier de professeur m’obligeant a enseigner aussi bien

. 1a pratique que la théorie, me forcait a écouter attentivement

1a prononciation des difie’rents phonemes : les legons de chant

s’y prétaient en particulier, puisqu’on prolonge les vocables

en chantant. _ '

Ce fut enfin 1e traitement orthophonique que j’appliquais, qui

a beaucoup contribue’ a développer en moi 1e sens de l’ouie,

notamment pour tout ce qui concernait 1a prononciation des

voyelles. C’est ainsi que j’ai commence a m’intéresser plus

spéCialement a un des phénoménes caractéristiques du néer-

landais, je veux dire 1a presence de deux o brefs clifférents,

existant l’un a cote’ de 1’autre.
Vous savez aussi bien que moi que la langue e’crite ne peut

rendre que tres approximativement la langue qu’on parle —

volontairement j’évite ici le mot ,,1angue parlée” qui est aujour-

cl’hui employé dans plus d’un sens. Aussi 1a difficulte’ de ses pre-

mieres lectures re’side pour l’enfant en ce qu’il doit conside’rer

le meme signe comme représentant un son chaque fois different.

Pourtant 1’enfant est aide par le souvenir de l’image auditive

complete localisée dans le centre de WERNICKE. La difficulté

se présente en premier lieu pour les voyelles ee, 00, en, (a, o, ('3')

qui subissent une transformation d‘es qu’elles sont suivies d’un r,

que ce soit un r linguovclental, un 'r uvulaire ou un r guttural

ou bien qu’il s’vagisse d’un 'r défectueux qui a pris alors la valeur
du phoneme r. J’avais souvent beaucoup de ma] a faire constater
a mes e'leves, meme aux plus intelligents d’entre eux, qu’ils

pronongaient, eux aussi, des voyelles difiérentes dans des cou-

ples de mots, tels que : Ice'ren et Iceken, toren et tonen, beuren

et beuken (Iceman et kekan, tpmm et tomn, bgzran et balsam). La
perception visuelle semble en eifet inspirer une plus grande
confiance que la perception auditive. Pour développer la finesse
de l’ouie je faisais faire a mes e’leves des exercices ou ils devaient

prononcer les voyelles' en question tantot en les prolongeant,
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tantot en les intervertissant, par exemple : je leur demandais"
de prononcer [comm (kpwm) avec 1e 0 de Icomen et ainsi de suite-'1
Un autre procédé était celui—ci : je pronongais la premiere“
syllabe d’un mot, en la prolongeant beaucoup et je faisais;
deviner a mes eleves quelle consonne devait suivre, 1e 7' ou n’im
porte quelle autre. Il parut encore beaucoup plus difficile d’obs
teniriquelque résultat quant a la distinction des deux o brefs
qui sont caractéristiques en néerlandais. Etant moi-meme d’ori-’
gme frisonne,‘ je fus tout de suite frappée par le fait que dans
la Hollande méridionale la difference d’ouverture de ces voyelles
—— leur difference principale —- était beaucoup moins grande”
qu’en Frise. Tandis que, personnellement, je me rends parfai~
tement compte que je prononce tantot un a (o) —- que je vou-»
drais appeler un o imparfaitement ouvert, comme dans le mot'
of (of); et tantét un 6 (p) que j’appellerais volontiers : L111 (5
mi—clos (bpf) j’eus par contre bientot l’impression qu’il n’en
était pas ainsi pour mes éléves ou pour d’autres personnes, 5a
quelques exceptions pres.

Bien que la plupart d’entr’eux reconnussent 1a difference
qui se fit entenclre dans ma prononciation de ces deux voyelles,
ils n’en étaient pas moms sfirs de les prononcer eux—mémes ‘
toujours de la meme facon. De méme on croit tres souvent
clans les milieux de l’enseignement que cette difiérence n’est
qu’imaginaire. Cependant je n’ai jamais rencontré quelqu’un
qui pronongat toujours 1e meme 0 bref. Et ces deux o brefs
difiérents se maintiendront dans la langue aussi longtemps que
tout le monde les conservera dans sa prononciation, soit en
opposition plus ou moins grande, soit d’une facon autre que celle
qui est indiquée pour la normale, qu’on l’ignore sci-meme ou
qu’on ne les distingue pas. Car la langue Vit et ne s’occupe pas
du peu de faculté que nous avons pour diflérencier certains
sons. Un mot est un ensemble de sons et non pas une succession ’ V. i
de plusieurs phonemes prononcés les uns apres les autres. Quand
un su]et d’étude ayant quelques notions élémentaires de la
langue néerlandaise' était convaincu qu’il prononcait les deux 0*
brefs de la meme facon et que je prétendais le contraire, j’ai
toujours pu le convaincre, en lui clisant : ,,il faut vous dire
je 11’y peux rien; ce n’est pas de ma faute l”

Ceux qui se rendent compte de la fagon dont l’enfant imite
la langue de son entourage, comprendront qu’il est possible 7
de bien prononcer malgré le manque de controle de soi~méme.- ,
Les sons que l’enfant repete en balbutiant, portent déja l’em-
preinte du tout, dont ils feront partie. Ils sont différents de ceux > '
qu’on prononce isolément et présentent déja la caractéristique
des transformations qu’ils subiront quand ils seront liés, 11 y a la
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pour ainsi dire, une question de prét et d’emprunt des sons
entr’eux. 7

Vu le peu de temps dont je dispose ici, j’ai préféré me»ljmiter
et ne vous parler que du point de vue acoustique du probléme
en traitant les questions suivantes :

1° Comment ces deux o brefs se manifestent—ils dans les dia—
lectes néerlandais?

2° Comment sont—ils prononcés dans les difiérentes parties
des Pays—Bas par des personnes parlant 1e néerlandais moyen,
mais qui, en general parlent dialecte?

Par néerlandais moyen j’entends la langue et la prononciation
considérées comme les meilleures par la société cultivée.

Les deux o brefs sont désignés et représentés de plusieurs
fagons. Pour la representation je me tiendrai au Dictionnaire

'Néerlandais (Nedarlandsch Woordenboek), qui distingue un o
bref aigu et un 0 bref grave : lenpremier est-.représenté par (‘3 (9)
(1e 6 de 6]”, hok, lbs) et le second par 6 (9) (le 6 de béf, bék, méncl).
Afin de difiérencier ces deux o brefs je les appellerai 1111 a impar—
faitemem ouvert et un o’ mi—clos, en distinguant toutefois celui-ci
du o mi-fermé francais qui appartient aux voyelles mixtes.
Dans la série des voyelles qui va de aa (a) jusqu’a oe (u) elles
se suivent immédiatement :

aaf, af, of1 béf, 00(r), 00ft, oef. (af, (1f, bf, béf, _o:r, oft,‘uf). r
Or, ce sont les dialectes des provinces de Frise, de Groningue,

de Drenthe et d’Overyssel qui ont fourni les données les plus
mtéressantes. On est tout de suite frappé par le fait que la série
des voyelles mixtes s’y trouve beaucoup plus fortement repré—
sentée que dans le néerlandais moyen, et notamment le son at ((5)
dans toutes ses nuances, c’est-a-dire depuis la caisse de réso~
nance la plus grande jusqu’a la plus petite. Dans les deux pro-
vmces du Nord on trouve fréquemment son plus grand degré
d’ouverture, que le néerlandais moyen connait seulement comme

une des trois voyelles d’emprunt dans des mots tels que freule,
manoeuvre (fr'o'la, manam); on le retrouve également sous sa
forme diphtonguée ayant subi l’influence d’un r qui se voca-
lise presque touj ours et qui prolonge considérablement la voyelle
qui le precede, par sa durée, seule trace de son existence primi~
tive. Par contre dans les dialectes des Villes —— et c’est le cas
notamment en Frise -—— le 6 imparfaitement ouvert, devant r
primitif devient toujours un u (43) ordinaire, tandis que 1e 7‘
qui suit, disparait entierement, meme pour l’élément-durée.
Par exemple : dorst (dons-t) devient dust (dfist). Dans sa série
'le 5 monte meme jusqu’a cm (a). Par exemple, le mot colic est
prononcé a Nieuwolda comme walk (walk), et on prolonge
tellement 1e aa (a) que le vocable de Svarabhakti serait de trop.
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Le 6 mi—clos, par contre, va dans la direction des 00 (0) et
I des oe (u) : les traductions du'mot hand (hpnd) dans les difiérents"
dialectes en sont autant de témoins : hon, hoon (hon), hoocm,

lion, hoen (hun), hoent, hoeng (en frison) ; nous constatons done 7
un seul écart vers 1a série mixte, dans le mot Min.

011 ne retrouve plus ces u (5i) tres ouverts dans les dialectes
de Drenthe ; mais on y trouve 1e u (p) ordinaire et aussi 1e vo~

cable nasalisé se trouvant entre nasales et foncierement timbre, .
qu’on trouve également en Groningue comme dans vén’n, klum’m '

ou klpzm’m (klom’m).

Dans la partie orientale d’Overyssel, appelée Twenthe, et,
clans la région de Zutfen, dans le comté de Gueldre, c’est le V
Saxon qui se fait valoir le plus. J”attire ici votre attention sur
les dialectes de Twenthe qui ne méritent pas seulement une étude ‘-
approfondie au point de vue phonétique, mais aussi une étude »
de leur syntaxe, ‘de leur vocabulaire, de leur rythme, leur dia—
pason, leur méthode, leur ,,Sti1nn1einsatz”, l’emploi du souf-

fie, etc.

A tous les endroits de la partie .orientale d’Overyssel- que '
j’ai visités, 1e 6 mi-clos avait un arriere-son de 0e (n). D’autre V
part 1e 22 est tres net et est meme un peu plus franchement ouvert '
que dans le néerlandais moyen. Tandis que je ne constatais "
aucune hesitation quant a la prononciation du b imparfaitement
ouvert, il se manifestait par contre une indecision a l’égard de la
prononciation du 6 mi-clos. C’est ainsi que dans une classe
de Clix eleves quatre d’entre eux prononcaient a meme devant
une nasale. Les memes enfants prononcaient tbit au lien de tot '2
et leur a, de hand, momd etc., avait 1e son palatal de celui de’

ha’ndje et de mainclje.

La transformation d’un son dans une seule expression ne 7_
doit évidemment pas nous amener a conclure ‘a un phe’nomene " ' '
général. Une personne parlant 1e dialecte de Gorsel, une des
petites. villes d’Overyssel, dira par. exemple : hij ko’mt (i1 vient)
avec la ‘méme voyelle que dans le néerlandais moyen, mais e11e
prononcera dans l’expression courante : dae'r kump’ie dn (1e voila
qui vient), nettement nn u (9).

Le dialecte de Hindeloopen, Lme des villes mortes du Zuy— _
derzee, mérite qu’on s’y attarde plus longtemps; il marque
beaucoup de ressemblance avec le dialecte d’une des iles de la. " "
Frise occidentale, l’ile de Schiermonnikoog. Tandis qu’on a-
pu constater qu’en général les transformations du a) impar—
faitement ouvert et du o’ mi—clos vont dans les directions que _
j ’ai indiquées tout a l’heure, il n’en est pas ainsi pour le dialecte
de Hindeloopen, oil 1e a; ne peut pas seulement prendre la place
de toutes les voyelles de la série aa—oe (a-u), mais aussi de beau—
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coup de voyelles dans les autres series et meme de celles de la.
série allant de cm a ie (a-i). Comme exemples pour la série
aa-oe (a-u), je vous cite : Zaatst (latst) qui devient lest ; ham (haw)

devient her ; af devient of ; 0p~(6p) devient by), droomen devient

cla'obgy'e ; genoeg (genng) devient genbg. Mais on trouve aussi door
ail lieu de cleu'r (dg'iz'r), tjoo'rk pour kerk (kark) ; 2966? au lien de

peer (pew), fable pour veulen (vb‘len). -

Il est evident que 1e 5) imparfaitement ouvert, qui est touj ours

prononcé au lieu de a (a) dans le dialecte de Hindeloopen, ou

qui, en tout cas, ne s’en distingue presque pas par l’oui'e, peut
Se trouver également devant une nasale; de sorte qu’on dit :

lbngste au lieu de langsta (a), [canker pour kankar (a) ; et 16q
pour lam (a). Sauf dans quelques cas isolés, 1e 6 se présente en
outre normalement, et meme toujours devant 7*. Le é mi—clos
montre a son tour quelques écarts dans la direction du b impar-

faitement ouvert, par exemple dans le mot op. Dans les dia-

lectes de Hindeloopen et de Schiermonnikoog les deux o brefs
ne se trouvent pas toujours —— par exception —— dans des syllabes

fermées. La ou ce n’est pas 1e cas, ils se terlninent par coup de
glotte, par exemple : d6, 36, etc.

De meme l’étude du dialecte de Huizen et environs, village

de la Hollande septentrionale pres du Zuyderzee, nous apprend
beaucoup de choses intéressantes pour l’étude des deux o brefs
et d’ailleurs de son dialecte en general. Un jeune instituteur
qui s’intéresse beaucoup aux questions dialectales, me servait
de sujet d’études : je 1e laissais parler a son gré, et je fus tout

de suite frappée par le grand nombre de mots rappelant 1e frison,
, tandis que des traits caractéristiques de prononciation me fai-

saient songer, non pas en premier lieu an dialecte de la Hollande
septentrionale, mais a difiércnts autres dialectes. Oomme trait
caractéristique qui se retrouve d’ailleurs a quelques autres en-
droits dans vd’autres provinces, je cite 1e 6 'mi-clos avec un
arriére-son trés net de oe (u) devant 1e n qui devient ainsi 1e

n vélaire : 1e son’ng (y) : hand est prononcé hoengal (hunt), bont de-
vient boengt (bnyt) (i1 serait intéressant de consulter pour cela

la petite carte reproduite dans le périodique de Onze Taaltm'n).
La production de ce son vélaire était fréquente dans le dialecte
de la population d’Amsterdam, d’autrefois. Le d intervocalique
tombe tres souvent; on prononce alors gebongen, au lieu de
gebongden. Dans 1a farce de Symen sander Soeticheydt et dans

la farce du Meunier (ale Klucht van den Molenaer) BREDERO écri-

vait entre autres : ongse, ongs, anger, wongde'r, monckt, etc. Chez

les auteurs WOLFE et DEKEN du XVIIIe siecle on trouve égale-
ment une insertion de vélaire apres n meme si celui—ci est précédé
par une voyelle palatale.

Dans l’ile de Marken qui est restée pendant tres longtemps
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isolée, on prononce la diphtongue bu, au lieu clu o’ mi—clos, sauf”
dans le mot tong (langue). A West-Kapelle, un village dans une‘
des iles de la Zélande oh la population est d’origine danoise'
ce que prouve entrepautres la forme allongée du crane, on pro..
nonce un l alvéolaire qui exerce son influence sur le 0’, 1e 6 et-
le u (0‘) qui precedent. Cela frappe d’autant plus que dans toute":
la Zélande on prononce un l guttural. '

Tons ceux qui ont visité la ville de Rotterdam et ses environs __
et qui ont remarqué le l fortement guttural qui fait sOnger"
parf01s au l polonais, doivent avoir constaté également qu’il'
exerce une influence toute particu‘liere sur toutes les voyelles,~
et diphtongues. Les deux o brefs subissent cette influence a tel
point que le 0’ présente le timbre du l polonais, tandis que le 6
a le timbre du 0’. Il s’agit done ici de la transposition des deux
0 brefs dans la direction des gutturales. D’autre part le 6 de-'
vant 7*, prononcé comme o’ dans le dialecte du Drechterland,
region qui se trouve au nord-ouest de la Hollande septentI'ionale,-
ainsi que dans beaucoup d’autres regions des Pays-Bas, est’
consrdere a Rotterdam et dans ses environs comme caracté-
ristique d’une prononciation vulgaire.

La valeur de l’étude des dialectes s’accroit sans aucun doute
par la perception auditive. L’étymologie historique et la phone-.1
tique expérimentale ont beau avoir une grande valeur scienti-
fique, on ne peut cependant pas se passer de la comparaison
que nous permet l’oreille exercée. Cependant il est nécessaire w ._
que ceux quivont écouter des personnes parlant dialecte, ob—
servent certames regles, dont je vous cite les principales 2 le
sujet d’études doit ignorer ce qu’on veut examiner chez lui ;'il ne .‘ H
faut jamais l’obliger a répéter ni lui demander de répéter ce C
qu’on vient de dire sci-meme. Il serait encore moins a propos ,~
de lui demander : ,,Est-ce que vous le dites ainsi ou autrement?” .jf‘
A vrai dire le sujet d’études devrait ignorer qu’on controle sa »
prononciation. La personne qui fait les recherches en question ’
doit essayer de se faire remarquer le moins possible et de circuler
inapergue parIni ceux dont elle veut étudier le parler. Aussi »
serait~il tres maladroit de s’adresser a un sujet d’etudes, en
parlant le néerlandais moyen : la réponse ne re’vélerait p85“:
1e dialecte. Il est vrai qu’on doit souvent attendre longtemps ‘
avant d’entendre le dialecte pur ; mais clans toutes les enquétes -
que J’ai faites, j’ai toujours essayé d’observer ces regles et... 3
d’avoir patience.

_Personne ne doutera du déclin qualitatif et quantitatif des
dialectes. Le néerlandais se modifie par suite de toutes sortes
de c1rconstances, mais les dialectes se transforment selon un I

rythme beaucoup plus accéléré encore. C’est la T. S. F. qui en
est en grande partie responsable, de méme que le nombre crois-
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'sant cles moyens cle transport. Dans beaucoup de villes on me
"'conseillait d’aller plutot dans la campagne pour entendre chez
w les paysans les vrais dialectes, puisqu’ils le parlent encore : a la

ériphérie on an trouve encore des traces, mais plus on approche

du centre de la ville, plus on entendra le néerlandais moyen.

Le dialecte se transforme et se perd aussi peu a peu chez les

jeunes generations. C’est ce que j’ai pu constater : un de nos

:. collegues qui revenait dans sa ville natale apres une longue

absence, demanda ce qu’on pensait de la fagon dont il parlait

' le dialecte de la region. On lui dit qu’il le parlait tres bien, bien

.qu’avec des tournures et des mots un peu démodés. C’est ainsi

qu’on me conseilla dans' une des petites villes de la partie orien-

tale d’Overyssel, de m’adresser au p‘ere plutot qu’au fils qui

Parlait moins bien 1e dialecte. Les jeunes gens se rendent compte

qu’il vaut mieux parler néerlandais que de s’obstiner a parler

dialecte et n’etre compris que par quelques personnes. Les dia—

lectes ne devraient pas disparaitre cependant : une mine inépui-

sable pour la connaissance de la langue serait alors perdue. Il

serait a souhaiter qu’on fixat les traits caractéristiques des

dialectes aussi Vite que possible en les faisant enregistrer sur

disques. Trop d’influences extérieures de tout ordre rendent déja

I difficile la conservation du dialecte pur d’une region. C’est ce

que nous montrent les exemples suivants : le mot zonde, qui

signifie ,,vice” reste zo’nde, mais dans l’expression ,,het is zonde”,

dans le sens de ,,il est dommage”, on dit ’t is sum (sp‘nt). Dans l’ile

de Marken, tout 6 devant nasale devient bu, sauf dans le mot

tong _qui signifie ,,1angue”. Ce mot conserve la prononciation

du néerlandais moyen, puisqu’il se trouve dans la Bible. Il en

- est de meme pour eikeboomen (des chénes), a coté de eekehout

(bois de chéne).
La ou l’on dit toujours maand ou mangle, au lieu de korf

(panier au lieu de corbeille), on parle tout de meme de biey'ekorf

quand il s’agit d’une ruche. De meme on laisse dans le mot

compose cle deurwaarder qui veut dire huissier, le mot deur

invariable, tandis qu’on parle partout ailleurs de door au lieu

_ de dew“ signifiant ,,porte”.

Pour résumer on pourrait dire, que, pour connaitre la diffe—

renciation exacte du 6 et du a selon les méthodes de l’étymo—

logie linguistique, i1 faudrait connaitre les origines du néer-

landais. Meme en faisant appel aux meilleures-sources dont nous

disposons, a KILIAEN, a FRANCK-VAN WIJK,.,a VAN HAERING-EN,

au Dictionnaire du Moyen Ne’erla'rwlais et au Dictio'rmaire ale la,

' langue néerlanclaise, on n’y parvient pas toujours, puisque nous

hesitons souvent entre différentes origines d’un meme mot ou

que nous les ignorons méme completement.
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11 se présente cette autre difficulté, que parfois clans 1e couran p
des siecles, un o bref disparait d’u’n’ mot pour faire place a sa
variété ou a n’importe quelle autre voyelle, et reprend a un
moment donné sa place primitive.

M11e KAISER, d’Amsterdam, a montré dans le laboratoire de‘"
phonétique expérimentale qu’il existe une diflérence biolo-
gique entre ces deux o brefs ; dans ses experiences M116 KAIsEn ,7
ne s’est pas seulement limitée. a l’analyse des mouvements faits
par les organes de la parole, mais elle a également analysé les
sons memes, avec l’appareil de Lioret.

Si l’on se borne au present, on peut constater que les deux o '
brefs existent dans la 'langue néerlandaise, bien que leur degré.

d’ouverture ne soit pas toujours 1e meme, ni ce que je voudrais ‘
appeler, leur timbre normal. Les cas suivants pourront se pré._

senter :

1° La difference entre l’ouverture du 6 et celle du 6 est nor-
male pour le timbre normal;

\

2° Les deux 6 brefs sont transposés a un autre timbre : ils
sont par example plus fermés, comme dans certaines parties de
Twenthe, ou plus ouverts, comme a LarHaye : dans les deux
cas leur difference reste la meme ',

3° La difiérence devient trop grande par rapport a la normale :
le 6 devient trop fermé par rapport au 6 normalement ouvert,
ou bien le 6 devient trop ouvert, par rapport au 6 mi-clos normal ;
de méme leur difiérence devient trop grande quand 1e 6 devient

x
trop fermé et le 0 en meme temps trop ouvert;

4° Leur difiérence est si petite que dans certains cas, on les,
distingue a peine l’un de l’autre.

Pour expliquer les difficultés, qui se présentent pour la diffe-
renciation des den): 0 brefs, on peut invoquer les faits suivants : '

1° Les deux o brefs sont représentés par le meme signe;

2° Ils se présentent —— sauf dans quelques rares exceptions
dialectales —— toujours dans des syllabes fermées ;

3° A l’exception du fait que devant des nasales on trouve
touj ours 1e 6 mi-clos et devant un r toujours —~ sauf dans quel-
ques cas isolés ——- 1e 6 imparfaitement ouvert, toutes les con-i

sonnes entrant en ligne de compte (1e 6, )0, cl, t, f, g, k, l, ch, 8)

peuvent étre précédées aussi bien par le 6 que par le 6 ;

4° Une derniere cause consiste en ce que la finesse de l’oreille‘

est en général insuffisamment développée, quand il s’agit des

sons de la langue maternelle. La distinction insuffisante des sons 77

parlés et la diflérenciation insufl'isante des sons entendus exer-

cent une action réciproque l’une sur l’autre.

Bien que par consequent dans une partie des Pays-Bas la
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diflérenciation des deux o vbrefs soit plus grande que dans une
autre partie, i1 ne sera pas difficile pour celui qui veut bien
-écouter et bien observer, de constater qu’il ne peut y avoir
confusion. Il n’existe que tres peu de mots 0121 You confond 1e
6 et le 6. C’est notamment la consonne l", la consonne la plus
relachée, qui exerce par consequent tres souvent une influence
néfaste sur la pureté des voyelles en général, qui préte, 1e cas
-échéant, aux deux 0 son caractere souvent guttural. On pourrait
également citer ici quelques mots empruntés tels que koffev',
balcon, pols, 01‘1 l’incertitude au sujet du son depend du lieu
d’origine de la personne qui le prononce.

Il est evident que la valeur du phoneme sera la plus apparente
et la moins discutée dans les régions 01‘1 les deux o brefs sont
le plus nettement distingués, aussi bien a l’ouie que dans la pro-
nonciation. C’est la aussi qu’on trouvera le plus grand nombre
d’exemples de couples de phonemes. Pourtant on peut retrouver
meme dans le dialecte de la Hollande méridionale, ou la ,dis-
tinction entre les deux 0 brefs est la moins nette, de ces couples
-cle mots, cu l’un ccntient un 6 imparfaitement ouvert tandis
que l’autre Contient un 6 mi-clos —-— leur seule distinction biolo—
gique -—~ si l’on part du principe : que les deux 6 brefs néer-
landais doivent étre considérés comme deux phonemes clifié-
rents, parce que la difference sémantique des mots est indiquée
par leur difference vocalique.

Pour terminer je vous cite quelques exemples de ces couples
-de mots : ’

b6d (offre) et bét (plie); _
t6bben (1e verbe trimer, peiner) et tébben (1e pluriel de baquet) ;
schr6lcken (manger avidement) et schréklcen (l’imparfait du

verbe s’effrayer) ; ‘
h6p (1e houblon) et 72623 (l’interjection houp) ;
cl6rscht (de ,,dorschen” battre 1e blé) et dérst (soif) ;
f6rt (forteresse) et 126715 (l’onomathopée pour allons! hue l);
6161 (1e tolet) et d6l (fou, frénétique) ;
m6t7'e (diminutif de ,,mot” _: mite) et m6tje (la prononciation

négligée et vulgaire de ,,moet-je” : dois-tu;
m6s (usage) et m6s (mousse);
p6'rt (1e porto, le vin et le port d’une lettre) et p6rt (du verbe

pérren, réveiller) ;
k'rbp (pomme de laitue ou encore, le jabot d’un oiseau) et

kr6b (un reptile) ;
sch6ft (quart de journée) et sch6ft (garrot du cheval, canaille) ;

d6ffer (pigeon male) et d6ffe'r (plus sourd, plus terne).
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11g. 1. b

J6 vous montre deux radioglaphies stéréoscopiques, sur
lesquelles vous voyez olairement les différences biologiques
entre 0 et 0.

J’a1 mesuré la distance :
Entre les lévres;
Entre les machoires;
Entre la langue et le palais,a1’endroit on se produit le plus

grand rétrécissement dans la cawte’ buccale;
Entre 1e voile du palais et le bourrelet de Passavant par rapport

a la résonance dans la cavité nasale ;
Entre la langue et la paroi postérieure du pharynx, a l’endroit

01 se produit le plus grand rétrécissement dans la cavité pharyn-
gale.
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Distance mesurée. : 6
Entre les lévres 20 mm.
Entre les méchoires 11 mm.
Entre la langue et Ie palais 27 mm.
Entre 1e voile du palais et le bourrelet

de Passavant ‘ 2 mm.
Entre 1a paroi postérieure du pharynx

et la partie postérieure de la langue 2 mm.

6

8 mm-

4: mm.

22 mm.

2 mm.

1 mm.

Finalement il est évid'ent que pour (3, 1a. distance entre 1’05
hyoide et le palais dur est de 5 mm. plus grande que pour 6.

LES DEUX‘ o BEEFS DU NEERLANDAIS...

6 ‘f 125 250

80 150 .320 350
‘100

Fig. 3

‘1’0 [
50 {00 200 5 o 1000

I600

go’t got

690 1250‘
200 5000 111000

250 ~

37.00

‘I 000

.449



450 BRANOO VAN DANTZIG LES DEUX 0 BREFS DU NEERLANDAIS... 451

Afin d’etablir une certaine base qui permet d’évaluer les

résultats de l’analyse électrique: par le spectographe phonique . .

de Siemens, un des sujets fit entendre é, diapason prolongé 1e

la bémol (205 Hertz), disant ou plutot chantant les mots bbcl

et bét

Pour bbcl les sons partiels formaient le groupement suivant :

320 400 500 690 860 1000 1250.

Un second essai eut les memes résultats, tandis que le son .2.

harmonique de 1000 fut dans tous les cas le plus fort.

Pour 1e mot bét 1e groupement suivant se produisit :

320 400 - 500 690 '860 1000.

Four 1e second essaile son partiel de 1250 s’y ajouta, mais

53, un tres faible degré.

Pour 1e mot bét 1e son partiel le plus fort fut de_ 690 Hertz.

En comparant les résultats de ces experiences, il est evident

que :

1° Pour bed i1 y a un son partiel élevé de plus —- celui de 1250

—- que pour bot.

2° Quoique dans tous les cas le premier son partiel soit celui

de 320 Hertz, le deuxieme, celui de 400 Hertz, est plus fort pour

bét que pour bed. ‘

3° 11 en est de meme pour le son partiel encore plus élevé 2 500. .

4° Au delét de 500 Hertz au contraire, se présentent les sons

partiels caracte’ristiques de a. Nous voyons pour bod trois harmo-

niques tres forts _: le 690, 1e 860 et le 1000, et le clernier se termine .

en_outre en pique. D’autre part nous voyons pour le mot bét : ' p ‘

le 690, qui est le plus fort, ensuite un petit enfoncement pour

1e 860 et un enfoncement tres accusé pour le 1000. Gala prouve ‘

que l’image, représentant un certain vocable ne dépend pas ~ "

seulement de la présence de certains sons harmoniques, mais

que la' constellation de ces sons determine encore davantage les

qualités du vocable. ’ .

Sujet 1 Sujet 1

0 (9) 6 (.0)

Sujet 1 Sujet 2 Sujet 2

0 (9) 5 (9) 6 (.0)
Fig. 4
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Sujet 1

polder b (9)
Sujet 1

polder b (O)

Sujet 1

polder 6' (p)

Sujet 1

polder, avec prononciation

gutturale de 9 et de L

Sujet l

polder, avec prononciation

gutturale de 9 et de L

Sujet l

.polder 6 (9)

Fig. 5
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Le sujet 1 disait 1e mot polder, successivement avec a (9), 6 (0) et
6 (p) tres guttural, comme on 1’entend en polonais et dans cer-
tains dialectes néerlandais.

Pour polde'r les limites des harmoniques étaient de 400-1000
on 1250; , , ~ .

Pour példer les limites des harmoniques étaient de 320-860
ou 1000; . .. —_

Pour példer (guttural) les limites des harmoniques étaient
de 250-690 ou 860.

Ces experiences montrent que la resonance se manifeste de
la facon suivante : le premier son partiel descend 55b mesure que
la voyelle recule dans la. bouche taudis que le son partiel décisif
suit 1a meme direction.

68. Dr. L. KAISER (Amsterdam) : Redherches phone’tiq'ues sur
un groupe d’étud'iants at sur les habitants du Wieringermee‘r-
polder.

Dans le courant de l’année passée nous avons rassemblé des
données sur la fagon de parler de deux groupes de Hollandais.

Le premier groupe consiste en une centaine d’étudiants et
une centaine d’étudiantes de l’Université d’Amsterdam ; il
faut avouerque je dispose seulement de quelques résultats des
étudiants masculins en ce moment.

L’autre groupe concerne les trois mille habitants du Wieringer-
meerpolder, dont trois cents 'ont été examines plus en detail.

Dans les deux cas 1e but était double. Il s’agissait de constater
les qualités du langage : dans le cas des étudiants, donc du lan-
gage dit civflisé, dans le cas des paysans des dialectes divers.
En méme temps on a essayé de trouver des correlations entre
les-qualités somatiques au'tant que psychologiques, de celui qui
parle, et les qualités individuelles des sons du langage.

Pour caractériser le groupe des étudiants, et pdur chercher
les correlations mentionnées, il était indispensable de prendre
quelques mesures anthropologiques.

La figure 1 vous montre 1e profil moyen den cinquante étu-
diants, construit d’apr‘esla méthode de PEARSON et MORANT.

C’est le nez assez grand, c’est le crane court et haut qui
constituent les differences les plus évidentes aivec 1e profil moyen
de cinquante étudiants anglais. L’ége moyen était de 2‘2. ans;
les plus jeunes ayant 18, les plus égés 29 ans.

Nous disposons de chiffres pour quelques quah'tés générales,
comme 1e poids, 1a taille, l’indice du crane et l’indice du visage.
Puis vous voyez les résultats de quelques mesurages plus spé-
ciaux, comme : 1a largeur de la méchoire, 1a hauteur du menton,

la largeur de la bouche, l’épaisseur de la joue.


