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INTRODUCTION

Une langue ne s'enrichit vraiment que lorsqu'elle acquiert
de nouveaux symboles, correspondant à des idées qu'elles

n'arrivait à exprimer jusque là que d'une fagon incomplète.
Plus la culture d'un peuple sera étendue, plus il lui faudra

de termes pour exprimer des idées et leurs nuances.
La langue est donc I'instrument de la pensée et c'est un

principe dont certains auteurs de grammaires et de ,,cours de
frangais" sont tellement convaincus, qu'ils veulent à tout prix

faire exprimer par la langue des idées et des nuances qu'elle
n'exprime que partiellement ou point du tout; nous pcnsons
à la fagon dont par exemple le subjonctif est traité dans ces
grammaires. Si riche que soit une langue, elle est toujours
trop pauvre. Ce principe a, d'atttre part, conduit les puristes
t\ chercher dans leur idiome national un terme, coruespondant
tant bien que mal à une idée nouvellemcnt importée. à un
objet d'invention récente et aucluel les invcnteurs avaient
déjà donné un nom. Ne nous opposons pas tï cette tendance,
elle aboutit quelquefois à des résultats heureux; si toutefois
le notrveau terme n'a pas de succès, ne nous obstinons pas
à vouloir nous en servir. C'est ainsi que le néerlandais ulteg-
Íulg l'emporte sur uliegmachíne; par contre rolprent n'arri-
vera pas à supplanter le mot /flm. Après I'invention du filnr
parlant, les termes anglais talkg et allemantl tonfílm se fai-
saient concurrence; or le néerlandais sprekende fíIm gagnc
du terrain, quoique le germanisme loonli/m soit cncore assez
commun. Nlalheureusement ces mêmes puristes, souvent con-
duits ptrr des raisons personnelles or"r politiques, s'acharnent
après des expressions couramment employées dans toutes les
classes de la société et dont les érudits seuls reconnaissent
l'origine étrangère; ils en arrivent à,,faire" un mot, dont lt:
résultat est souvent grotesque; des mots comme sígaar, sígaret,
jam, tngenieur appartiennent au vocabulaire néerlandais.
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Les efforts de ces puristes sont condamnés d'avance; dans
notre siècle, oÈ les inventions se succèdent rapidement, oir
les nouvelles des pays les plus éloignés sont rapportées dans
les journaux du jour même, il serait faux de vouloir fermer
les frontières à des termes qui ne peuvent qu'enrichir le
vocabulaire national: dans rrotre siècle les idées croissent
d'une fagon plus prompte que le lexique correspondant.

Nous avons dit que les efforts du purisme peuvent être salu-
taires. C'est que, malheureusement, ce n'est pas le besoin seul
qui détermine I'accueil favorable d'un mot d'emprunt, c'est
souvent une question de mode; souvent un mot d'emprunt,
couramment cmployé, perd son relief et est remplacé par un
autre terme.

La jeunesse hollandaise a remplacé le frangais pardon par
I'anglais sorrA; il y a deux ans sévissait le ,,malaise" (pro-
noncé melèze, m'lèze, eÍc.), aujourd'hui c'est le ,,crisfs" qui
triomphe.

Toute langlue est dans une perpetuelle éuolutíon; elle est
sujette à deur forces quí tendent, I'une, à la pousser dans de
nouuelle.s dírectktns, I'autre, la f orce conseruatríce, à la maín-
tenir dans son etat actuel t). Or cette force conservatrice était
grande au XVIIe siecle et le but de cet ouvrage est de montrer
combien de mots le frangais a empruntés pendant cette
periode oÈ I'on croyait la langue arrivée à un point de per-
fection. Veucnr,as, ce simple témoín de ce qu'íI a uu et ouï,
oubliait que lorsqu'un mot est adopté, I' idée qu'il exprime
vit déjà dans le langage, et il a dfi s'apercevoir que Ia plus
saine partie de la cour et des auteurs du temps faisaient, eux
aussi, un emploi frequent des mots d'emprunt. Ils est vrai que
plusieurs de ces mots ne connurent quoun succès de courte
durée, mais il serait faux de ne pas les mentionner; ce sont
souvent ces mots-là qui reflètcnt l 'état de telle ou telle époque,
et leur vie, quoique brève, n'en fut pas moins intense. Ainsi
en frangais moderne le mot ,,le du.ce", designant M. Mussor,rNr,
ne se trouve pas, que nous sachions, dans les dictionnaires;
le mot disparaitra plus tard du vocabulaire frangais; il n'en
est pas moins connu à présent et que d'idées n'évoque-t-il pas !

1) A, DenuBsrDTER, La uie des mots, Introd., p. 6.
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L'étude des mots d'emprunt peut donc contribuer à I'histoire

d'une époque, histoire politique, sociale et culturelle 1). Dans

son ouvrage sur I'histoire de la civilisation franEaise M. Voss-

rnn fait Ia remarque suivante: ,,Díe erregten, kampf durch-

wiihlten, Ieidenschaftlích zerrissenen Kulturepo<:hen sind zu-

meist d.te Wortretcheren: die friedf ertígen und ausgeglíche-
nen die iirmererf'z). En grande partie cette remarqttc, quoi-

que exagérée et empreinte d'cmphase, est juste. Or, le <lix-

septième sièclc fut pour la France d'une importance capitalc,

tant au point de vue politique, qu'all point de vue commer-

cial et industriel. L'industrie et le commerce faisaient des
efforts pour se relever et se tlébarrasser de la concurrence
étrangère, et ces efforts se reflètent encorc dans les mots d'em-
prunt. On pourrait s'étonner de ce que ce fttrent deux ptlys

en pleinc déctrdcnce qui contribuèrent le plus à I'enrichisse-
ment du vocabulaire franEais, à savoir l 'Italic et I'Espagnc.
Dans les chapitres qui traitent des emprunts italicns et es-
pagnols nous tàcherons d'expliquer ce phénomènc 3).

Ce n'est qu'au XVIIIe siècle qu'on peut parler cl'une véri-
table anglomanie en France. 'IouteÍlois le róle que joua I'An-
gleterre au XVIIe siècle fut assez important pour qu'il se
reflète dans le nombre assez élevó tl 'cmprunts faits à I'anglais.

Quant à la Hollande, elle a joué, au XVIIe siècle, un róle
dont on n'a pas encore fini de s'étonner; I' importancc commer-
ciale, industrielle et politique de la Hollande avec ses quel-
ques millions d'habitants, est presquc uniqtte dans l'histoire
du monde. C'est N{. M. Varrnonr.- qui, dans sa thèse, a étudié
les traces que cette importance a laissécs tlans le vocabulairer
frangais +).

1) Kenr, Vossr-en, Frunkreichs Kultur im Spiegel seiner Sprach-
enlwicklurtg, Heidelberg, 1913, p. 213.

2)  KARL Voss lnR,  op ,  c i t . ,  p .94 .
3) Mr,r,r i  B. H. Wrwo a etudié les mots d'emprunt i tal iens au XVIe

siècle dans sa thèse: Les mots i tal iens introdtt i ts en frangais au XVIe
sÍècle, thèse Amsterdam, 1928. Pour les mots espagnols de cette époque
cf. Fn, W. Scnutrr,  Die spanischen Elemente ím Franzósischen Wort-
schatz, Zeitschr. fiir Rom. Phil., Beiheft 54.

a) M. Vemrrorr, Etude sur les mots f rangais d'orígine néerlandaise,
thèse Amsterdam, 1931.
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Un contact entre deux nations n'amène pas nécessairement
un emprunt de mots; si les relations entre la France et I'Alle-
magne furent assez vives, sinon toujours amicales, le vocatrtt-
laire frangais n'en a guère gardé de traces. L'influence fran-

Eaise sur I'Allemagne fut bien plus grande. LBteNlrz, apr'ès
son séjour à Paris, se plaint amèrement de ce que les jeunès

Allemands en arrivent à oublier leur langue et à soumettre
l'Allemagne presque entièrement à Ia langue, aur m(Êurs
et aur modes de Ia nation f rangaiset).

Pour les autres langues ettropéennes, il n'y a, si étonuant
que ce soit, que le turc qui ait laisse quelques traces. On con-
nait les relations que la France, depuis longtemps, cntretenait
avec la Turquie; à plusieurs reprises des ambassadeurs du
grand seigneur visitèrent Paris. Ils y furent tres bien regus et'
leur séjour amena une certaine vogue pour ce qui venait de
leur pays. on se mit à boire du café cette liquettr turquesque,
on s'habillait à la turque.

L'intórêt se porta même plus loin, gràce aussi it quelques
ambassades orientales, siamoises et autrcs, ayant lrour mission
tle nouer des relations entre Ia France et l 'Inde. Des relations
de vovages se publièrcnt et I' icliome de l'époque reflète cc
qu'on pourrait appeler une vogue cxotique.

Quelle fut I'attitude des contemporains envers ces nonbrcux
mots nouveaux? Cette question est d'autant plus intéressante
que les remarques de \hucsl,{s ne trouvaient que de timides
adversaires z).

Il y a CHenr,ns SonBr qui, dans un livret intitulé Les loit: de
qalanteríe a) conseille aux lecteurs de faire usage des mots
en vogue.

,,S'r'/ y o, dit-il, de.s moÍs inuentez rlepurs peu et dont les
gens du monde prennerft plaísír ci se seruir, ce sont ce.ut-Ià
qu'on doit auoír íncessamment à Ia bouche: tl en faut faire
comme des mocles nouuel les des habíts,  c.à.d. qu' í l  s 'en faut
seruir hardíment, quelque bígearrerie qu'on g puísse trouuer.
Car à ce peu de mots, on connoist sí un hoTnme sgait les

LetnNrrz,  CEuures.  Génève,  1786.  t .  VI ,  p .16,  17.
Ce furent surtout La mothe le Vayer, et Scipion Dupleix.
Dans le trésor des pièces rares inédites", Paris, 1855, p. 24.

(

r )
2 )

3 )



S

s
e
s

D

costumes et le langage des galants." Sonnl reprend le sujet
dans La connaissance des bons líures r), dans le chapitre qui
traite sur le ,,nouueau langage franpois ou langage à Ia
mode", et il fait la remarque que ,,ce ne.sonÍ pas tottjours les
hommes scauans quí choisissent les mots qui nous manquent;
la pluspart d.u temps ce sont des femmes quí, s'estiÀant fort
hcbiles pour auoir le,u quelques romans et quelques poesres,

f ont tous les jours des moÍs nouueaur."
L'auteur nous parle encore de I'influence italiennc qui,

selon lui, a changé plus d'un tiers de la langue frangaise, no-
tammcnt les termes militaires, ,,quelques ítaliens alJan$ eu tlu
commancle.ment dans les armées." Dans cette Guvre. cornnle
dans la précédente, le seul but cle I'emltloi des mots d'em-
prunt doi t  être,,de faire connoistre qu' i ls f requcntent Ie
qrand monde et qu'ils n'ont point de termes bas et bour-
geois." L'auteur reproche aux femmes. non ltas <lc ser ser-
vir de mots nouveaux, mais de s'cn servir sans cn c()n-
sidér'er la signification: elles disent ,,car enf in" dès Ie
commencement de leur discours; elles dísent ,,de bonne fog"
sons .sgíuroir pourquoa elles Ie disent. Toutefois ce ne sont
pas, en général, les femmes auteurs qui font un usage le plus
fréqucnt de rnots nouveallx; phénomène psychologiquemenl
très comprèhensible, le mot d'empnrnt ayant souvent un re-
lief très fort devant lequel recule la modestie féminine.2)

CslnpeNrmn, après avoir discuté un grand nombre de mots
nouveaux, constate qu'íl est malaisé de donner des noms rute.
choses qui n'en ont point encore; si par cette. raison nous

1) Cnanr,ns SonEl, De la connoissance des borts liures ou eÍernen
de plusieurs aulheurs, Amsterdam, 1672.

') Cf. N{. J. J. S,rr-vnnoa oE GRavr, L'influence de la langue frongaise
en Ho l lande,  d 'après  les  moÍs  empruntés ,  Par is ,  1913,  p .  13b:  Les
femmes ernploicnt moins de mots frangais que les hornmes, et cela
nous rappelle que les psychologues sont unanimes à accorder aux
femmes une certaine préférence pour les détai ls et de la rd'pulsion
pour les général isat ions."

Nvnor' ,  Grutm. histor.,  IV, 92: , ,colnme el les sont plns conservatr ices
que les hommes, el les s'en t iennent à la langue tel le qu'el les I 'ont apprise;
el les respectent la tradit ion et évitent consciencieusement tout néo-
log isme, "
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empruntonr Íous les jours des langues étrangères les mots
quí nous manquent dans la nostre.r)

FnlNgors nB Cerr,rènns se montre hostile à I'emploi exagéré
des mots nouveaux et empruntés. Tout en adoptant certains
mots et certaines expressions, iI est d'avis que c'esÍ en par-
lant juste et en parlant bíen qu'on se dístingue par Ie langage,
et non pas en affectunt des munières nouuelles de s'erprí-
me.r ' .2)

Quand on lui objecte que ce sont les gcns de la cour qui
doivent jugcr du beau langage, il se montre le disciple de
Veucnlls en répondant: sons doute, mais c'est la plus saíne
partie das gens de la cour et non pas quelques jeunes étourdís
qui hazardent cles erpressíons bizarres et mal ínuentées2).
L'autettr n'est pas ravi cle ce que I'Italie nous ..r donnó et il se
moque de I 'espri t  de grandesse des I tal icns: on deuiett  prínce
dans le rogaume de Naples pour 100 ëcus et j 'ai trouué une

foule de marquis de noms obscurs quí me f eroit cr"oíre qu'il ert
est uenue une recrue d' I tal iea).

L'aeeé un llnrr,eceRr)E se montre I'ennemi déclaré des mots
à la mode 5). Ces mots à Ia mode, dit-il, clonÍ uous croïez
embellir uótre díscou"rs, uous donnent un aír efféminé et
ridicule; uous croiez qu'on uous applaudit quancl on se moque
et qu'on uous rít au nez.t')

Les Jansénistes, sans évidemment propager I'emploi des
mots à Ia mode, se firent les défenseurs de la langue parlée,
contre les règles étroites auxquelles Veucnr,as voulait la sou-
mettre; i ls furent à leur tour attaqués par le P. BouHouRST).

L'intérêt que prenaient les lettrés de cette epoque à la
question des mots nouveaux, se mtrnifeste suffisamment par

1) X{. CHenpDNrrr iR, De I 'ercel lence de la langue /ranpoise, Paris,
1683,  I I ,  p .  102.

z) FnaNgors oe Ce.r,r-rènns, Des mots à Ia mode et des nouuelles fagons
cle parler, Paris, 1693, p. 90.

3) Fn. on Caurènrs, op cít . ,  p. 127.
a)  Fn .  on  Ca l l rènBs,  o1 t  c í t . ,  1> .747.
5) Réf ler ions sur f  e Rídícule eI sur les mogens de l 'éuiter par

M. r, 'Anné or Brlr,ucenur, Amsterdam, 1691.
6) Ds Brr.Í.scaRDD, op cÍÍ., p. 95.
7) Le P. Bourrouns, En|relíens d'Ariste et d'Eugène, Paris, 1671.
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le fait qu'en 1694 Bounsaur-r put mettre la question sur la
scène. 1)

Avant d'aborder l 'étude systématique des mots d'emprunt,
il serait nécessaire de donner une définition de ce terme.
Or, ceci est extrèmement difficile. Les Allemands ont cou-
tume de faire une distinction entre ,,Lehnwórter" (mots d'em-
prunt) et ,,Fremdwórter" (mots exotiques), c'est à dire des
mots qui appartienncnt définitivement au vocabulaire fran-
gais, d'autres qui, jouissant d'une popularite plus ou moins
grande, sont toujours scntis comme appartenant à un voca-
bulaire étranger.

Mlle WtNo a, dans sa thèse, etudié la question et elle re-
marque que cette distinction a quelque chose d'arbitraire 2).

Nous voudrions aller plus loin: cette distinction est à peu près
impossible. La forme du mot, évidemmcnt, ne prouve rien.
Si c'était là le critère, f ootball serait un mot exotique, cerbet,
qui tlésigne une hutte de sauvages, un mot d'emprunt. Il fau-'
drait, pour faire la distinction entre mots d'emprunt et mots
exotiques, pouvoir fixer le moment ou le mot ,,emplogé par
des indiuidus ísolés et ensuite par Ie groupe auquel íIs appar-
tiennent, tend à passer dans Ia langue générale" e). Or, fixer
ce moment est impossible et de plus, qu'est-ce que la langue
générale? Dès qu'il s'agit de mots généralement employés par,
disons, les classes supérieures qui les considèrcnt comme mots
d'emprunt, ces mêmes mots seront des mots exotiques pour
d'autres personnes qui se pressent souvent de donner à ces
mots une tournure familiere et <l'en faire un mot d'emprunt.
à leur fagon. C'est ce phenomène qui explique le néerlandais
neutraliseeren pour naturalíseeren.

l\{. Sarvsnoe oe Gnavr adopte une distinction moins rigou-
reuse; il distingue les mots ,,que I'instínct línguístique sent
comme appartenant à une langue étrangère" de ceux ,,qui
ont une orígine étrangère". +) Mais les cas sont nombreux

t l  n***utr, Les mols ri la morle,
2)  Ml le B.  H.  WtNo,  op c i t . ,  p .21.
3) Mlle B. H. Wtr*o, op cit., p. 5;

1694.

cf. aussi
d'un usage généru\.

4) J. J. Ser.venoa on Gnevn: L'ínfluence de
Hollande, p. 33.

p.  2 l  :  le  mot  dev ien l

la langue lrangaise en
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pour lesquels cette distinction nous fait défaut; il y a des
mots qui rentrent dans les deux groupes, d'autres, appartenant
au premier, jouissent pcndant quelque temps d'une telle poptt-
larite, qu'on peut les classer dans le second groupe. Reprenons
de mot malaíse qui, tout étranger qu'il soit, jouit en ce
moment d'une triste popularité. Qu'est-ce, ici encore, que I'in-
stinct linguistique?

On peut, évidemment, simplifier les choses et dire, avec
NL KorrlnrANN, que zéro n'est pas frangais parcc que sa
forme n'est pas franqaise, t) on peut, avec N[. B,rnsInn, consi-
dérer comme mots d'emprunt tous les mots exotique's précédés
de I'article frangais.2) Cette dernière definition a sa raison
d'être, pour la simple raison qu'il n'y en a guère d'autre.

Presque tout emprunt commcnce par être partiel; en se ser-
vant d'un mot étranger, on n'a à ce moment besoin que d'une
signification spéciale, reprise par des personnes qui ne con-
naissent par la langue d'origine et ignorent, par conséquent,
les autres significations du mot qu'ils emploient r) ; nolr.s
avons souvent entendu le mot néerlandais grotesk employé
au sens de sublime, impressionuant, par confusion avec
grootsch. Bienque ce soient surtout les mots techniques qui
trouveront un accucil favorable puisqu'ils désignent, en géné-
ral, des objets jusque là inconnus, ce sont surtout les mots
non-techniques dont I'adoption prouve une influence étran-
gère; pourqu'une languc adoptc un mot étranger qui désigne
une idée qu'elle possède déj à, il faut des relations ininter-
rompues. Ces relations ne sont pas nécessairement amicales;
au contraire, les invectives passcnt facilement d'nne langue

1) Gaonc Konr,MaNrv, Die i lal ienischen Lehnwórter in t ler neu-
f ranzósischen Schríf tspracfte, Thèse, Kiel,  1901.

z) Benatrn, dans l l for lern Lang. Reu., XVI, p. 91 : I t  appears to me
that, i f  we press the matter to i ts logical conclusion, an English word
used in a French sett ing, is a loan-word. The moment we say or write
le boy or le gir l  we are introducing a loan-word from English into
French. I t  may not be destined to l ive, as we say; i t  may not come into
anything l ike common use; i t  is none the less a loan-word.

3) Cf, J. J. SalvBnoe ori Gnavr, De Fransche woorclen in het Neder-
landsch, dans: Verhandelingen der Kon. Acad. van Wetenschappcn te
Amsterdam, 1906, p. 7.
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à I'autre, invectives qui, par leur relief, s'usent vite et sont
remplacées par d'autres termes, souvent empruntés à d'autres
langues. Il faut, pourqu'un mot d'emprunt soit adopté, des
conditions favorables; à cóté de ces conditions il faut évi-
demment qu'il y ait des causesl). Les conditions sont favo-
rables à I'emprunt de mots étrangers en Hollande; sa situation
géographique, la jeunesse apprend plusieurs langues dès l'àge
de treize ans, etc. Ce sont les relations commerciales, politi-
ques, elc., qui forment les causes directes de I'emprunt.

On peut dire qu'au XVIIe siècle les motifs qui pouvaient.
en F'rance, déterminer I'adoption de mots d'emprunt, étaient
multiples.

L'effort de Colbert qui cherchait par tous les moyens à
assurer I' indépendance commerciale et intlustrielle de la
France, devait être particulièrement favorable à l'adoption
de mots étrangers, introduits par des artisans qui se fixaient
en France.

Il va sans dire qu'il cst souvent impossible de préciser le
moment d'adoption de tel ou tel mot2), de plus il est souvent
difficile, surtout si le mot est d'origine méridionale, de fixer
Ie pays d'origine. Les indices morphologiques ou syntaxiclues
nous font souvent défaut; le suffixe nous aide à reconnaitrr.
la languc d'origine, toutefois -ade et -esque ne prouvent pas
toujours une or igine i tal ienne3).

Le sens d'un mot, l 'époque de son entrée et l 'attestation dans
telle oÈ telle euvre sont des indices précieux qui peuvent
confirmer son origine. Parfois les auteurs nous aident en
ajoutant des notcs à des mots qu'ils estiment peu connus.
C'est ainsi que PanneulT, dans sa traduction de la Secc/ria
Rapita ajoute une note au mot maceron, (chant. VIII, v. 40).
Toutefois les cxemples sont fréquents or) l 'auteur considère

1) C'est ce que M. J. J. SelvBRne ori  GnavE appelle: aanleidíng en
oorzaak.

2) On pourrait  ci ter prosaleur que Ménage dit  avoir employó en
1666,,d imitat ion de I ' I tal ien Prosalore, pour dire un hontnte qui écri t
en prose".

3) Cf, J. J. Ser.r"rnoa ou Gn,tvr, L'influence de luttgue frangoise, p,
136;  Ml le  B .  H.  WtNo,  op .  c i l . ,  p .45 ;  Nvnoe,  Gram.  l l i s Í . ,  I I I ,  173 .

vec
SA

nsi-
dés
son
tre.
ier-
Ine

on-
lnt,
ous
oyé
vec
qui
né-
rots
an-

3ne
.er"
es ;

lue

eu-

it
lt

me
lrd
' i te

rto
rto

et-
te



10

comme mots nouveaux des mots attestes depuis longtemps.
C'est ainsi que dans Angola, roman attribué au chevalier de la
Morlière, on trouve imprimés en italiques, donc considerés
comme nouveaux, les mots entorttUé, bouder, allégoríe, fu-
neste, afficher, draper, traíter caualièrement, incoqntÍo. Plu-
sieurs de ces mots se trouvent dans FneNQoIS DE Cer,ltènrs,
d'autres sont antérieurs au XVIIe siècle. Ici cncore M. Kour,-
ueNn simplifie les choses en prenant comme date d'entrée
I'attestation dans les dictionnaires de I'Académie; les exemples
sont fréquents oÈ I'Académie est en retard de quelques siècles:
le mot sbirre, déjà dans Rabelais, est adopté cn 1798. On voit
donc que les règles qui peuvent definir le sens et I'adoption
des mots d'emprunt sont très approximatives. D'une part
cela facilite le travail, d'autre part la critique aura beau jeu.

Pour l'étude des mots d'origine étrangère en franEais, c'est
le dictionnaire général de Har:zrnlu, DARMESTETEn et THolras
que nous avons pris comme point de depart. Il préscnte I'avan-
tage de donner non seulement des dates, mais cncore des
attestations sans lesquelles les dates sont forcément peu signi-
ficatives. Les attestations manquent dans les dictionnaires de
Blocn et de GeurLLScHEc, fait qui diminue sensiblement la
valeur de ces instruments de travail. On trouvera dans la
bibliographie la liste des dictionnaires, lexiques et études
spéciaux, des textes de l'époque qui nous ont servi à préciser
des dates, redresser des étymologies.

Il va sans dire qu'après des Guvres comme celle de Mlle
WtNo, de F. Scunnror, de M. VerxHonn, nous n'avons pas
la prétention de donner beaucoup d'étymologies inconnues;
souvent notre tàche s'est bornée à ajouter des attestations
significatives, à mentionner un développement sémantique de
mots attestés antérieurement, à preciser des dates. Nous
n'avons pas mentionné tous les exemples isolés recueillis
dans nos lectures, ils auraient fait perdre tout relief à
notre étude. Nous n'avons pris que ceux qui nous parais-
saient intéressants pour I' influence de la langue à laquelle ils
sont empruntés, ou bien dont la forme prouve qu'ils jouis-
saient en frangais d'une certaine popularité, quoique souvent
dans des milieux restreints. Nous avons, à I'exemple de Mlle
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Wrr,In et de M. Velruonn, tàche ut montrer, à I'aide d'une

classification, quelles étaient les causes sociales, économiques,

parfois politiques de I'emprunt; ces classifications, moins dé-

iaillées, pour des raisons pratiques, que celle de lVI. Ver,rHo'n',

ont donné le résultat de montrer que, pour chacune des quatre

langues qui ont le plus contribué à I'enrichissemcnt du voca-

buláire frangais, à savoir I' italien, I'espagnol, I'arrglais et le

neérlandais, c'est un domaine nettement différent qui à donné

le plus grand nombre de mots.


