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De la morphosyntaxe du pronom
complément indirect en espagnol : * Le lo,
ge lo, se lo
Renaud CAZALBOU

DÉDICACE

À la mémoire de Marie-France Delport qui m’a tant appris.

TEXTE

Il est, dans la langue comme ailleurs, des idées qui ont la vie dure
quand bien même elles sont in fir mées à la fois par l’his toire et le bon
sens. Sans doute faut- il ac cep ter, par simple hu mi li té, une dose de
my tho lo gie gram ma ti cale qui au rait le mé rite de rendre ac ces sibles
aux élèves et étu diants des phé no mènes dont la com plexi té pour rait,
dit- on, les re bu ter. C’est ainsi qu’on in vente des moyens pré ten du‐ 
ment mné mo tech niques, des règles qui, pour être simples à ma nier,
sont ce pen dant to ta le ment er ro nées, des fables lin guis tiques qui
troublent la com pré hen sion de ces sub tils phé no mènes qui sont une
image de la pen sée hu maine. Les exemples foi sonnent et en combrent
jusqu’aux ou vrages de gram maire, même les plus sé rieux. C’est ainsi
que le mythe de l’op po si tion entre les co pules/auxi liaires ser et estar
fondé sur la ques tion de la durée hante en core, mal gré tout ce qui en
été dit, nombre de salles de cours, y com pris à l’Uni ver si té. Les fi dèles
de cette re li gion sont bien mar ris lors qu’on leur op pose « estar muer‐ 
to » qui, quoi qu’on en dise, re couvre une durée cer taine. De même
pense- t-on avoir tout ré so lu en af fir mant que «  le sub jonc tif est le
mode du vir tuel  », ce qui conduit à une sim pli fi ca tion plus abu sive
en core lors qu’on pense que le « vir tuel » ici dé si gné re couvre ce qui
n’a pas d’exis tence ou dont l’exis tence est su jette à cau tion. Com ment
ex pli quer, dès lors, des pro po si tions telles que «  me ale gro de que
hayas ve ni do » ? C’est dire com bien la for mu la tion de la règle gram‐ 
ma ti cale et, au- delà, de la des crip tion du phé no mène peut trou bler,
gau chir, faus ser la com pré hen sion d’un fait de la langue qui n’obéit
qu’à sa lo gique propre. Or, le tra vail du lin guiste consiste, à l’aide de
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son ou tillage concep tuel, à trou ver et à mettre au jour cette lo gique
et à en dé crire les mé ca nismes. Pour ce faire, il s’ap puie ra sur des élé‐ 
ments ob jec tifs et parmi eux, en pre mier lieu, ce qui consti tue un
bien com mun de la langue : le si gni fiant.

Mais que pen ser lorsque le si gni fiant semble conduire dans une
fausse di rec tion ? Com ment ex pli quer un phé no mène dont l’his toire
même pa raît, à pre mière vue, chao tique ? Lorsque l’ex pli ca tion ha bi‐ 
tuelle est ma ni fes te ment, ob jec ti ve ment, peu convain cante mais que
tout à la fois, il ne semble pas y en avoir d’autre, c’est bien de cette
der nière qu’il faut par tir. Ainsi, dans le cas de la tour nure se
lo/la/los/las, c’est- à-dire une struc ture at tri bu tive consti tuée d’un
pro nom com plé ment d’objet di rect (COD) et d’un autre pro nom com‐ 
plé ment, in di rect celui- là, dit d’objet se cond ou d’at tri bu tion (COI), la
doxa gram ma ti cale déclare- t-elle que le pro nom le, forme na tu relle
du COI, est rem pla cé par se. Par exemple : « À la troi sième per sonne
du sin gu lier et du plu riel, les pro noms COI le et les sont rem pla cés
par se lors qu’ils sont sui vis d’un COD de la troi sième per sonne : lo, la,
los, las. » (Ger boin Pierre, Leroy Chris tine, Gram maire d'usage de l'es‐ 
pa gnol contem po rain, Paris, Ha chette, 1991, §73.2, p. 69). Ou en‐ 
core  :  «  En cas d’ac cu mu la tion de deux pro noms de la 3° per sonne
(fran çais : le lui, la lui, le leur, etc.) les pro noms c. o. i. le et les sont in‐ 
va ria ble ment rem pla cés par la forme se  ; seul varie le c. o. d. (lo, la,
los, las) qui se place après se. » (Bedel, Jean- Marc, Gram maire de l'es‐ 
pa gnol mo derne, Paris, PUF, 2002, §116.d, p. 109).
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Ces deux exemples 1 font état d’un rem pla ce ment qui n’avait échap pé à
per sonne : quand l’es pa gnol dit le digo una cosa et lo digo a Fu la no, il
dit se lo digo lorsque les deux pro noms se suc cèdent. On en dé duit
que le est rem pla cé par se tout comme l’on dit que le temps s’écoule
ou que le so leil se lève ou se couche. Ce sont des fa ci li tés de des crip‐ 
tion, des rac cour cis com modes que le phy si cien ou l’as tro nome
peuvent em ployer dans la vie de tous les jours mais qu’ils savent peu
conformes à la réa li té scien ti fique. Dès lors, on peut bien par ler de
rem pla ce ment de le par se,— c’est, en effet, ce que l’on ob serve
puisque là où se trou vait le se trouve, dans cer taines condi tions, se —
mais cela n’ex plique en rien ledit rem pla ce ment ni ne dit s’il s’agit
d’une évo lu tion du si gni fiant ou si nous sommes face à une mo di fi ca‐ 
tion plus pro fonde. L’idée même du rem pla ce ment est sus pecte.
Dirait- on que dans, le cas d’un pas sage au plu riel, l’ar ticle el est rem ‐
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pla cé par los ? À coup sûr, on ver rait là une bi zar re rie. Par ler de rem‐ 
pla ce ment sup pose, en outre, que l’on pal lie un manque, une in ca pa‐ 
ci té. C’est d’ailleurs ce que la tra di tion sco laire a fini par éri ger en
dogme  : le rem pla ce ment de le par se se rait d’ordre eu pho nique,
comme si la suc ces sion de deux la té rales était une in con grui té aux
pa lais es pa gnols. Ce se rait faire peu de cas du pré nom Lola, des ad‐ 
jec tifs lelo, lila ou pi li lo (amer.) ou du sub stan tif pe lele pour ne citer
que quelques exemples. Il n’y a donc au cune rai son pour que cette al‐ 
ter nance de li quides soit sen tie, pré ci sé ment dans le cas des pro noms
atones, comme dif fi cile ou peu conforme aux so no ri tés ha bi tuelles de
la langue. En un mot, l’ar gu ment pho né tique n’a aucun fon de ment, et
l’idée même d’un rem pla ce ment est- elle to ta le ment sau gre nue. La
pho né ti que his to ri que le mon tre par fai te ment  : «  A di fe ren cia de lo
que ocu rrió en otras len guas ro man ces (fr. Je le lui don ne rai ‘Se lo
daré’) el grupo la tino illi illud se pa la ta li zó en el es pa ñol me die val y
dio lugar a la forma gelo (tam bién ge lo), que al ter nó du ran te un tiem‐ 
po con se lo (§35.f). Esta forma es aná lo ga a la del ita liano glie lo. Todos
los pro nom bres da ti vos de ter ce ra per so na que pre ce den a un acu sa‐ 
ti vo átono en el es pa ñol ac tual toman la forma se. No exis ten, por
tanto, las com bi na cio nes *les lo, *le las y otras aná lo gas, sino úni ca‐ 
men te se lo, se las, etc. » (Real Aca de mia Es pa ño la de la len gua, Nueva
gra má ti ca de la len gua es pa ño la §16.11j). Et aussi : « No exis te acuer do
entre los es pe cia lis tas acer ca de cuál sea la ver da de ra razón del paso
de se ries como illi illud a se lo, se las etc., en lugar de a *le lo, *le las,
que nunca exis tie ron en es pa ñol. Al gu nos pien san que en la elec ción
de se pudo in fluir la ana lo gía con las com bi na cio nes en las que se no
es da ti vo (ató se lo, echó se lo). Otros en tien den que pudo pro du cir se un
in ter cam bio de si bi lan tes in ver so al que se re co no ce en otras evo lu‐ 
cio nes del latín al es pa ñol, como en ton sorĭa > ti je ra, pro nun cia do an‐ 
ti gua men te con pa la toal veo lar fri ca ti va so no ra. » (Idem, § 16.11k).

Il ne peut donc être ques tion de rem pla ce ment puisque la langue es‐ 
pa gnole n’a ja mais re te nu une tour nure de type ana ly tique comme l’a
fait le fran çais. Puisque la struc ture *le lo n’existe pas et n’a ja mais
exis té, par ler de « rem pla ce ment » est abu sif et ne sau rait consti tuer
une ex pli ca tion du phé no mène aussi sché ma tique soit- elle. C’est
donc bien gelo qui consti tue le point de dé part de la tour nure qu’uti‐ 
lise l’es pa gnol ac tuel. La Nueva Gra má ti ca ne dit pas autre chose, qui
ex pli que l’évo lu tion de la façon sui van te : « Tén ga se en cuen ta que
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una vez que se llega a la forma gelo, con pre pa la tal sorda 2, que da ban
abier tas dos op cio nes : la ve la ri za ción, que se gui ría un pro ce so na tu‐ 
ral desde el punto de vista fo no ló gi co, pero crea ría una forma pro no‐ 
mi nal ais la da, y la asi mi la ción ana ló gi ca a las com bi na cio nes con el
re fle xi vo, que se vio fa ci li ta da por la pro xi mi dad fo né ti ca de la pre pa‐ 
la tal con la re tro fle ja. » (Ibi dem). Le ju ge ment de la Real Aca de mia est
lar ge ment fondé sur les études dia chro niques telles que celle menée
dans La langue es pa gnole par Ber nard Pot tier et Ber nard Dar bord :

Sur l’évo lu tion de gelo à se lo, on ob ser ve ra d’abord l’af fi ni té pho né ‐
tique entre les deux fri ca tives. Celle- ci de ve nait de plus en plus
grande, à me sure que l’op po si tion de so no ri té ten dait à dis pa raître
(ž / š ) — co ge cha >co se cha. En outre, dans la chaîne dis cur sive, se cô ‐
toie sou vent le pro nom ac cu sa tif : se lo comió, se lo hizo, etc.

Il faut ob ser ver que la com bi nai son se lo (se = datif, hu main, in dis cri ‐
mi na tion gé né rique et nu mé rique) se ren contre sous le sup port sé ‐
man tique de verbes tri va lents im pli quant un des ti na teur, un des ti na ‐
taire, une en ti té objet pas sant de l’un à l’autre : verbes de « dire », de
« don », d’ « échange » (Schmi de ly, p. 184). On constate que la seule
spé ci fi ci té nou velle in tro duite par se lo ré side dans la non iden ti té du
des ti na teur et du des ti na taire (mais decírselo si gni fie ‘se le dire’ ou ‘le
lui dire’). Une telle spé ci fi ci té est an non cée par le sé man tisme des
verbes en ques tion, ainsi que par la marque per son nelle at ta chée au
verbe. Ce nou vel em ploi est ob ser vé à toutes les per sonnes (se lo doy)
et non pas seule ment à la troi sième, comme dans les autres em plois
de se. (§176, p. 129)

On re vien dra sur cet ex trait qui porte en germe nombre de re‐ 
marques qui se ront ex pli ci tées plus loin. On se conten te ra pour
l’heure de re le ver ce qui est le point es sen tiel de cette ana lyse, à sa‐ 
voir le ca rac tère spé ci fique de se lo (et avant cela, ge lo) sous l’es pèce
d’un com plé ment de verbes ap pe lés tri va lents. Jack Schmi de ly, à pro‐ 
pos de gelo parle d’un « conglo mé rat pro no mi nal » 3 Là où cer taines
gram maires fran co phones pos tulent un im pos sible rem pla ce ment, il
faut donc voir l’évo lu tion nor male, spon ta née à par tir d’un état plus
an cien de la langue, rien de plus, rien de moins. Si l’on s’ar rête un ins‐ 
tant sur ce que dé clarent ces mêmes gram maires fran co phones, on se
rend compte que le désir de sim pli fi ca tion à ou trance non seule ment
conduit à une er reur mais fait, en outre, obs tacle à l’ana lyse ob jec tive
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du phé no mène : dire que le est rem pla cé par se laisse en tendre que
les lo giques du fran çais et de l’es pa gnol sont si mi laires. Or, ma ni fes‐ 
te ment, il n’en est rien et c’est ce que l’on se pro pose de dé mon trer
dans les lignes qui suivent. En effet, si l’on suit la tra di tion gram ma ti‐ 
cale sur ce point, on conclu ra que la langue es pa gnole, comme la
fran çaise pro cède par jux ta po si tion des com plé ments in di rect et di‐ 
rect. «  Je le dis » et «  Je lui dis » mis en re la tion donnent « Je le lui
dis ». Évo quer une sub sti tu tion sug gère que l’es pa gnol opère selon la
même lo gique: « Lo digo », « Le digo » de vraient don ner, pense- t-on,
* « Le lo digo». Comme ce ré sul tat n’est ja mais at teint et que l’on ob‐ 
tient « Se lo digo », on en in fère une opé ra tion dont on ne peut per‐ 
ce voir les rai sons ni les causes et on se contente donc de dé cla rer
qu’un élé ment est mis à la place d’un autre. Piètre lo gique, au vrai, qui
ne prend même pas en compte l’ordre des com po santes de la tour‐ 
nure. Or, cet ordre, de puis l’émiet te ment du latin en rai son no tam‐ 
ment du phé no mène de dé flexi vi té, est le prin ci pal vec teur de sens
dans les langues ro manes. Lorsque le fran çais dis pose les com po‐ 
santes selon une lo gique de tran si ti vi té, d’abord di recte puis in di‐ 
recte, pri vi lé giant en cela le lien avec le verbe, l’es pa gnol or donne les
choses au re bours. Le fran çais dé clare « Je le lui dis », l’es pa gnol tra‐ 
duit di rait *«Je lui le dis ». Cette mo di fi ca tion de la struc ture montre
bien qu’il est vain de vou loir cal quer les mé ca nismes d’une langue sur
une autre. L’in ver sion consta tée prouve donc que l’es pa gnol ne pro‐ 
cède pas selon le mé ca nisme de jux ta po si tion choi si par le fran çais,
du moins pas le même.

Ten ta tive d’ex pli ca tion du phé no mène. Selon les meilleurs au teurs
consul tés, la forme gelo (ou ge lo) se consti tue à par tir d’une struc ture
la tine datif + ac cu sa tif de type DARE illi illud (ou illum, illam, illos,
illas, voire illa). À par tir de la forme illi + illu par aphé rèse, on ob tien‐ 
drait pho né ti que ment gelo (> [(e)ljelo] qui ana lo gi que ment se rait éten‐ 
du au datif plu riel (illis). C’est cette ex pli ca tion que donne Pidal (§
94.3) et qui est re prise chez Pot tier et Dar bord (§176). Or, l’idée d’un
calque ana lo gique du plu riel sur le sin gu lier ne laisse pas de pré sen‐ 
ter des dif fi cul tés d’ordre lo gique. En effet, le sys tème des pro noms
de troi sième per sonne du latin pré sente des spé ci fi ci tés qui, ap pa‐ 
rem ment, n’ont pas été prises en compte : le pronom- adjectif ille, illa,
illud de troi sième rang a connu une des ti née re mar quable. Dès les
pre mières heures du latin clas sique, il tend à pal lier le manque d’ar ‐
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ticle que connaît cette langue 4 tout en as su mant le rôle d’un pro nom
ana pho rique 5. C’est pour quoi, dans les langues ro manes, le si gni fiant
de l’ar ticle est sem blable à celui du pro nom com plé ment 6. Ce pen‐ 
dant, on re mar que ra que l’es pa gnol fait ap pa raître, de façon plus évi‐ 
dente peut- être que les autres langues ro manes, la lo gique de ré par‐ 
ti tion des formes dé ri vées de cet éty mon unique. On est face à un
mé ca nisme com plexe, sub til que l’on peut qua li fier de mor pho né tique
(morpho- phonétique sur le mo dèle mor pho no lo gie) c’est- à-dire un
phé no mène bien connu, la mo ti va tion du signe. C’est peut- être dans
l’évo lu tion de ille que la conno ta tion sé mio tique 7 dont parle Mi chel
Lau nay se ré vèle le plus clai re ment en contri buant au pro ces sus de
fixa tion d’un si gni fiant. On a cou tume de dire que les formes ac tuelles
des pro noms com plé ments, des ar ticles, voire des pro noms per son‐ 
nels de troi sième rang sont es sen tiel le ment liées à la po si tion de ille
qui, dans ces deux der nières fonc tions, est en po si tion pro cli tique.

El ar tícu lo es átono desde su ori gen  ; eso causa la sim pli fi ca ción
anor mal de la ll, que ya es co rrien te en las for mas pri mi ti vas del siglo
X : « elos cuer pos, ela man da tio ne », si bien aun en el siglo XII sub sis te
como forma rara la ll : « ellos ifan tes », ir alla cort » en el Poema del
cid. Por el mismo des gas te ex tra or di na rio de la par tí cu la átona, se
per dió la sí la ba pri me ra del pro nom bre, la que lle va ba el acen to cuan‐ 
do tenía su plena fuer za pro no mi nal. Sólo el no mi na ti vo mas cu lino
ĭlle, por su –e final ca du ca, man tu vo la ini cial ; en los demás casos se
con ser vó la sí la ba final por lle var vocal más re sis ten te y por ex pre sar
la fle xión. (Me nén dez Pidal, Ramón, Ma nual de gra má ti ca his tó ri ca del
es pa ñol, Ma drid, Espasa- Calpe, 1989, §100 , p. 261 (1904).
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De ce qui pré cède, on ti re ra quelques conclu sions par tielles. En ce
qui concerne le pro nom per son nel sujet , dans sa forme exis ten tielle,
pour re prendre la ter mi no lo gie de Gé rard Moi gnet et Jean- Claude
Che va lier, le pas sage de ille, illa (no mi na tif) à él, ella est trans pa rent
et, comme il a été dit au pa ra vant, on ne s’y at tar de ra pas. Il convient
tou te fois de re mar quer l’im por tance de la mor pho lo gie : comme le dit
Pidal, le pro nom sujet, main tient sa voyelle ini tiale en rai son de la dis‐ 
pa ri tion de la fi nale qui n’est pas sup port mor pho lo gique (genre). Le
fran çais pro cède à l’iden tique en par tant d’une forme de no mi na tif
sin gu lier re cons truite illi qui ex plique l’al ter nance il, elle 8. En ce qui
concerne l’ar ticle dé fi ni, bien que dif fé rentes quant au ré sul tat, les lo‐ 
giques fran çaise et es pa gnole sont com pa rables. En effet, la po si tion
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pro cli tique n’ex plique pas tout et le condi tion ne ment de la forme est
pour une large part mor pho lo gique. Pho né ti que ment les éty mons la‐ 
tins donnent les formes es pa gnoles elo, ela qui condui ront aux mo‐ 
dernes el, la. Sans en trer dans le dé tail d’une his toire bien connue, on
re mar que ra que l’es pa gnol a fait subir à l’ar ticle dé fi ni le même trai te‐ 
ment qu’à l’ad jec tif qua li fi ca tif. Le pas sage de elo omne à el hombre ne
dif fère en rien de ce qui se pro duit avec un hombre bueno, un buen
hombre. Il s’agit tout bon ne ment d’un cas d’apo cope tel que l’avait dé‐ 
fi ni Mi chel Lau nay 9. La seule dif fé rence est le fi ge ment de cette
forme dans la mor pho lo gie de l’ar ticle. Face à ce cas d’apo cope, l’ar‐ 
ticle fé mi nin main tient le mor phème du genre mar qué la. La rai son
de l’aphé rèse du e doit sans doute être re cher chée dans la vo lon té de
conser ver à l’ar ticle une forme mo no syl la bique, sans doute liée à sa
na ture même ; on ne s’éton ne ra pas de voir que l’ar ticle dé fi ni, consi‐ 
dé ré comme une forme af fai blie du dé mons tra tif ap pa raît comme un
al lè ge ment du si gni fiant du dé mons tra tif ille. Le fran çais, se dé‐ 
marque de l’es pa gnol en ce que l’éty mon n’est pas la forme clas sique
ille mais illi qui conduit à le (op po sé à la)  ; l’ho mo gé néi té du pa ra‐ 
digme (consonne + marque) s’ex plique par le fait que l’apo cope ne se
pra tique pas dans les mêmes condi tions en fran çais. Sans doute faut- 
il mettre en re la tion ce phé no mène avec le fait que le fran çais ma ni‐ 
feste le genre mar qué avec un e gé né ra le ment muet. Il reste à consi‐ 
dé rer le pro nom com plé ment qui dans sa flexion, vise à conser ver ex‐ 
clu si ve ment les élé ments mor pho lo giques de genre et de nombre,
pour le com plé ment di rect, de nombre pour l’in di rect, seules in for‐ 
ma tions né ces saires à l’iden ti fi ca tion de l’être qu’il dé signe ana pho ri‐ 
que ment. Bien que l’on puisse par fois trou ver à date an cienne le
main tien d’une la té rale pa la tale en po si tion in ter vo ca lique dans le cas
de l’ar ticle (voir Pidal, op. cit.§ 100 « […] en lo an ti guo ell ante vocal,
man te ni da la -ll- como me dial de pa la bra (ell es tu dio, ell apostóligo) ;
[…]. »), la ten dance dans ces formes est à une ré duc tion de la gé mi née
à une simple la té rale. Ainsi, pour ce qui est du pro nom : « La –ll- se
re du jo a l tanto por el uso átono (comp. el ar tícu lo § 100 ), como por
in fluen cia de la forma tó ni ca él y por que el es pa ñol no co no ce en ge‐ 
ne ral ll- ini cial de pa la bra o tras con so nan te y había de pre fe rir dizen- 
lo a dizen- llo ; el leo nés, que usa mucho la ll- ini cial o tras con so nan‐ 
te, usa tam bién bas tan te re pon dié ron lle, arren dra llos, que llo aya, sillo
que sier ». Or, de ce point de vue, force est de consta ter que gelo va au
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re bours de cette ten dance puisque, s’il est vrai que l’ori gine de cette
tour nure est illi illu, elle ap pa raît dès lors à la fa veur d’un ren for ce‐
ment pa la tal, de [ḻ] à [ž ]. Il y a là ma tière à s’in ter ro ger sur la rai son
d’une telle va ria tion. On peut, ce pen dant, d’ores et déjà af fir mer que
gelo consti tue, sur le plan pho né tique, une forme mar quée en rai son
même du ren for ce ment que l’on vient d’évo quer. Ainsi, la for ma tion
de gelo apparaît- elle comme un refus de *le lo, ce qui confirme qu’il
ne sau rait y avoir rem pla ce ment, sub sti tu tion ou tout autre sy no nyme.
La struc ture gelo se consti tue donc comme une forme spé ci fique qui
n’a que peu à voir avec les pro noms com plé ments in di rect et di rect.
C’est la preuve que l’es pa gnol en cette cir cons tance, ne pro cède pas
par ac cu mu la tion.

—Cuan do el da ti vo va unido al acu sa ti vo del mismo pro nom bre (dedit
illi illum), el cas te llano an ti guo usa la forma gelo, -s, gela,-s, que es el
re sul ta do re gu lar del grupo ĭllī-ĭllŭ > (i)llie llo>gello (com pá re se para
lly in ter vo cá li co collĭ(g)it >coge) y con re duc ción ana ló gi ca de la se ‐
gun da ll, >gelo. El leo nés usa las for mas gello y gelo al lado de yelo y
llelo, como al lado de muger usa muyer y mu ller. Este gelo se pro pa gó
por ana lo gía al plu ral, y en vez de dedit illis illum> dio-les-lo, se dijo
como en sin gu lar, dió—gelo. (Pidal op. cit., §94 , p. 253)3

Bien qu’il s’en dé fende, Pidal semble avoir lui aussi en tête une ma‐ 
nière de sub sti tu tion qui se se rait pro duite au plu riel. Rien ne l’in ter‐ 
dit, certes, mais elle semble, si l’on ac cepte d’y prê ter at ten tion, peu
évi dente. Que illi conduise pho né ti que ment à ge, on peut en conve nir
pour le mo ment mais alors pour quoi le plu riel illis n’aurait- il pas
donné *ges ? Et in ver se ment si illis au rait dû don ner les (forme qui est
at tes tée lorsque le COI est em ployé seul), pour quoi illi a- t-il conduit
à ge alors même que le existe et que l’al ter nance sin gu lier/plu riel
était mar quée par le/les ? En d’autres termes, pour quoi l’es pa gnol a- 
t-il re fu sé la simple jux ta po si tion des pro noms  ? Pidal, semble- t-il,
nous livre la pre mière par tie de la so lu tion. Les formes léo naises qu’il
re lève ont en com mun une pa la ta li sa tion ini tiale qui contraste avec la
consonne in ter vo ca lique : la fri ca tive pa la tale s’op pose à une la té rale
pa la tale dans gello, ou à une simple la té rale (comme c’est le cas en
cas tillan) dans gelo ; de même les formes yelo ou llelo présentent- elles
le même type de contraste entre une ini tiale pa la tale et une la té rale.
Dans tous les cas, le ca rac tère pa la tal de l’ini tiale est af fir mé, ren for ‐
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cé. En outre, si l’on se ré fère au sché ma pro po sé par Ro bert Omnès 10,
la va riante pa la tale est plus proche du « pôle conso nan tique » que la
simple la té rale, ce qui consti tue là en core un ren for ce ment conso‐ 
nan tique, c’est- à-dire une fer me ture dans l’échelle d’aper ture et un
ac crois se ment de la ten sion. On le voit, sur ce point, le léo nais et le
cas tillan ne se dis tinguent pas. À ce mo ment, une re marque s’im pose :
si l’on parle de consonne ini tiale, c’est que, comme le montrent
nombre de gra phies, en par ti cu lier celle qu’adopte Pidal, il faut consi‐ 
dé rer gelo non comme la somme de deux si gni fiants mais comme un
groupe uni taire, un conglo mé rat pro no mi nal pour re prendre l’ex pres‐ 
sion de J. Schmi de ly. On l’aura com pris, l’hy po thèse qui sous- tend ce
tra vail est la sui vante : le sys tème des pro noms com plé ments de l’es‐ 
pa gnol ne re pose pas sur une bi par ti tion lo(s), la(s) op po sés à le, les
mais sur une tri par ti tion où à la dua li té COD/COI s’ajoute un troi‐ 
sième pro nom oblique spé ci fique pour ce que la gram maire tra di tion‐ 
nelle ap pe lait com plé ment d’objet se cond 11. L’es pa gnol ras semble ob‐ 
jets pre mier et se cond dans un même si gni fiant dont la spé ci fi ci té est
pour le léo nais et le cas tillan un ren for ce ment conso nan tique (pas‐ 
sage à la fri ca tive pa la tale so nore). Le ré sul tat est une forme gelo qui
cor res pond en tous points à ce que R. Omnès ap pelle un «  mo‐ 
dèle » de struc ture :

 L’in fluence du mo dèle est tel le ment forte que cer tains mots tout à
fait ac cep tables peuvent subir de pro fondes trans for ma tions qui
abou tissent à une re pro duc tion de ce mo dèle ou à un no table rap ‐
pro che ment de celui- ci. Cette in fluence se ma ni feste par :

-Le ren for ce ment de la consonne (par fois du glide) pla cée à l’ini ‐
tiale ; c’est no tam ment le cas dans les par lers po pu laires :

ex. : [ jéso] >[džéso]

[wéso]>[gwéso] (op. cit, 2.3.4, p. 65)

L’es pa gnol n’est pas la seule langue ro mane à avoir adop té ce mo dèle.
Outre le léo nais, on ci te ra aussi l’ita lien avec le pro nom glie lo où le
pre mier membre in dis cri mine mas cu lin et fé mi nin, sin gu lier et plu riel
et dont l’or tho graphe est celle d’un si gni fiant unique, toutes choses
qui s’ap pa rentent à la mor pho lo gie de gelo  ; le rap pro che ment est

10
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aussi à faire sur le plan pho né tique puisque [gli] est, en ita lien, un son
mouillé, pa la tal. Le cas de gelo semble donc n’être pas aussi isolé que
l’on pou vait le croire au seul exa men du cas tillan. Mais il y a plus : le
por tu gais aussi connaît un pro nom contracte lho(s), lha(s), consti tué
de lhe(s) et de o(s), a(s) dont les si mi li tudes avec gelo sont ma ni festes.
Au- delà de la consti tu tion d’un si gni fiant uni taire, dont on a vu que la
forme gelo était une ex pres sion plus que pro bable puisque le pro nom
ge n’ap pa raît que dans la com po si tion avec un pro nom COD (on est
bien loin du mythe du «  rem pla ce ment  »), le fonc tion ne ment syn‐ 
taxique est iden tique. En effet, seul est dé cli nable le pro nom com plé‐ 
ment di rect : explico- lhos agora mesmo dé clare la plu ra li té des choses
ex pli quées mais ne dit rien sur le nombre (ou le genre) du des ti na taire
de l’ex pli ca tion. Là en core le pa ral lé lisme avec la forme gelo est pa‐ 
tent, preuve que le phé no mène de crase des pro noms est sans doute
beau coup plus fré quent qu’on ne pou vait le croire. On est donc face à
un phé no mène ana logue qui, en rai son même de sa fré quence dans
un cer tain nombre de langues ro manes doit avoir son ori gine en latin.
Or, dans la lit té ra ture consul tée, aucun cas de crase de pro noms sus‐ 
cep tible de don ner les formes ana ly sées n’est at tes té. Le mé ca nisme,
néan moins, est assez aisé à re cons ti tuer. Certes, il ne s’agit que d’une
hy po thèse mais les formes dé crites ici concourent à la va li der quand
bien même il n’existe pas la cau tion du té moi gnage écrit. Il y a fort à
pa rier que c’est un phé no mène qui ap par te nait ex clu si ve ment au latin
vul gaire, sans doute tar dif.

Re cons truc tion de la forme GELO11

Le cas tillan, le por tu gais, le léo nais et l’ita lien pré sentent donc la par‐ 
ti cu la ri té d’avoir un pro nom oblique contracte des ti né à pour voir les
postes de COI et COD, ex clu si ve ment dans cet ordre. Toutes ces
formes ont à l’ini tiale une pa la tale plus ou moins ren for cée qui ne se
trouve pas obli ga toi re ment dans les formes simples : le por tu gais lhe
qui in dis cri mine le genre et l’ita lien avec le mas cu lin gli (par op po si‐ 
tion avec le fé mi nin le) connaissent des formes simples pa la ta li sées ;
le cas tillan, lui, ne voit se pro duire le ren for ce ment pa la tal que dans
le cas de la troi sième forme (gelo). Par ailleurs, on re marque que le
pro nom COD est mar qué par une la té rale simple et la dé cli nai son en
genre et nombre. Outre la pa la ta li sa tion, il est un point com mun à
toutes ces formes  : l’in va ria bi li té en genre et en nombre de la par ti‐
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COI COD Forme contracte

Ita lien Gli Le Lo ; Li La ; Le Glie lo (la, li, le)

Por tu gais Lhe Lhes O ; Os A ; As Lho(s) ; Lha(s)

Cas tillan Le Les Lo ; Los La ; Las Gelo (la, los, las)

cule pro no mi nale COI dans la com bi nai son avec le COD. Soit le ta‐ 
bleau :

Seule la par tie fi nale est sus cep tible de va ria tions en genre et en
nombre, preuve, si né ces saire, que c’est bien un vo cable qui s’est
consti tué, un nou veau si gni fiant comme l’avait déjà évo qué Hans sen,
de façon al lu sive, il est vrai :

13

 Según la opi nión de Lenz, ge lo se de ri va de illi illud, y la forma in ter ‐
me dia fué *li elo. His tó ri ca men te sería más co rrec to es cri bir g-elo ;
comp. ital. Gli- elo (M.-L. , Gr. II, 106 ; Hans sen, An.1908). No se puede
decir por qué se con vir tió en tiem pos pos te rio res gel o en se lo (Baist,
G. 910 ; Men. , R. D. II, 125 ; Ford, Readings 286). Pre va le ce ge lo hasta
el siglo XV y des apa re ce en el siglo XVI (Gess ner, Z. XVII, 7). No se
dis tin gue entre sin gu lar y plu ral : *geslo fo né ti ca men te no ha bría po ‐
di do sub sis tir (Förster 294 ; Staaff, L. 267). […]. El por tu gués tiene lhe,
lhes en da ti vo y o, a, os, as en acu sa ti vo (Cornu, G. 1016). Hans sen, Fe ‐
de ri co, Gra má ti ca his tó ri ca de la len gua cas te lla na, Bue nos Aires, El
Ate neo, 1945, §172, p.76-77.

On aura soin de re mar quer que Hans sen, alors même qu’il prône une
sur pre nante gra phie sé pa rée des deux élé ments (g-elo) et qu’il semble
s’as treindre à les main te nir à dis tance, ne peut s’em pê cher ce pen dant
de les réunir lors qu’il est ques tion de pho né tique en re le vant qu’une
forme *geslo était im pos sible. In di rec te ment et presque mal gré lui, il
va lide l’hy po thèse d’un si gni fiant unique. Une fois cela éta bli, de‐ 
meurent ce pen dant cer taines dif fi cul tés. La sé quence ori gi nelle est,
ainsi qu’on a pu le voir, illi(s) illud(-um, am, -os, -as, -a). Or, si le pro‐ 
nom latin au datif in dis cri mine mas cu lin et fé mi nin (d’où l’ita lien gli, le
et l’es pa gnol le) et ainsi que le re lève Hans sen, le plu riel illis de vrait
avoir pour ré sul tat *ges. Il a été vu plus haut que dans ce troi sième
pro nom oblique de cer taines langues ro manes, la par tie ini tiale est
in va riable. Pour tant, l’es pa gnol comme le por tu gais main tiennent la
va ria tion de nombre, ce qui n’est pas le cas, il est vrai, en ita lien, qui
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peut, au plu riel, uti li ser loro (Risponderò loro) ou em ployer gli (Ai ra‐ 
gaz zi, gli do ma no di… ; Alle ra gazze, gli ris pon do che…) 12. En d’autres
termes, le pro nom gli a comme ré fé rents prin ci paux soit un sin gu lier
mas cu lin, soit un plu riel in dif fé rem ment mas cu lin ou fé mi nin ; il s’agit
donc d’une forme qui confine à l’in va ria bi li té. Par contre, en cas tillan
et por tu gais, l’in va riance du COI n’ap pa raît gé né ra le ment qu’à la fa‐ 
veur de la com po si tion pro no mi nale bien que Hans sen re marque
que  : « En cas tel la no vul gar, le puede ser plu ral (Cuer vo, R. XXIV, 96
nota ; Pietsch, Mo dern Lan guage Notes, April 1911). Lo mismo su ce de
en por tu gués y mi ran dés (No bi ling 578. 595  ; Vas con ce llos I, 352)  »
(Hans sen, op. cit, p. 77). De même, le Dic cio na rio Pan his pá ni co de
Dudas :

« En cas tel lano vul gar, le puede ser plu ral (Cu ervo, R. XXIV, 96 nota ;
Pi etsch, Mo dern Lan guage Notes, April 1911). Lo mismo su cede en
por tu gués y mi ran dés (No bi ling 578. 595 ; Vas con cel los I, 352) »
(Hans sen, op. cit, p. 77).

De même, le Dic ci o na rio Pa nhis pá nico de Dudas :15

A me nu do, cuan do el pro nom bre átono de da ti vo con cu rre en la ora ‐
ción con el com ple men to in di rec to pre po si cio nal, se uti li za el sin gu ‐
lar le, aun que el re fe ren te sea plu ral; esta dis cor dan cia está ex ten di ‐
da tanto en Es pa ña como en Amé ri ca, in clu so entre ha blan tes cul tos,
por lo que son fre cuen tes, aun que nor ma ti va men te des acon se ja bles,
ora cio nes como*«Co lom bia le pro pu so a los Go bier nos de Es ta dos
Uni dos y Ve ne zue la una alian za» (Tiem po [Col.] 18.4.97). (s. v. : « pro ‐
nombres per so nales átonos »)

Il est donc pos sible, dans un usage re lâ ché, que le COI ne res pecte
pas l’al ter nance nu mé rique. Ces quelques exemples laissent à pen ser
que, fa mi liè re ment au moins, il existe une ten dance à l’in va ria bi li té du
pro nom datif. Ce pen dant, on le ré pète, il n’existe en latin au cune at‐ 
tes ta tion écrite de confu sion entre illi et illis. Mais peut- on trou ver
des in dices de la pos si bi li té d’un tel phé no mène ? La sé quence la tine
illi(s) illu n’a pu abou tir à gelo et ses équi va lents des autres langues
ro manes que par un mé ca nisme dans le fond assez simple. La consti‐ 
tu tion d’un pro nom contracte tel qu’il a été dé crit plus haut doit avoir
com men cé en latin, ce qui est prou vé par l’exis tence de cette forme à
la fois en ita lien (Ro ma nia de l’est) et dans des langues de la pé nin sule
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ibé rique (cas tillan, por tu gais, léo nais). C’est donc en latin même que
naît cette forme contracte ou comme on l’a dit plus haut, cette « troi‐ 
sième forme oblique ». Si l’on tente de re mon ter le che min de l’évo lu‐ 
tion de puis gelo, il ap pa raît que ce n’est pas l’œuvre de la seule pho né‐ 
tique. En effet, il n’échap pe ra à per sonne que les langues consi dé rées
ont fait évo luer le pro nom COD selon une même lo gique, à sa voir la
conser va tion ex clu sive des marques mor pho lo giques car elles sont,
cela a été dit plus haut, in dis pen sables à la fonc tion ana pho rique. Le
pro nom n’est pas à la place d’un nom, il ne le rem place pas, il le rap‐ 
pelle, il fait signe vers lui. En ce sens, dans les langues ro manes, le
pro nom com plé ment garde une part, aussi in fime soit- elle, des pro‐ 
prié tés du dé mons tra tif dont il est issu. Dans un énon cé tel que « je la
vois  », la ne rem place pas voi ture, femme, sau te relle, mai son…, mais
dé clare que l’iden ti té de l’être concer né est por tée par un nom dont
les ca rac té ris tiques mor pho lo giques sont fé mi nin sin gu lier. «  Je la
vois » m’in ter dit de faire cor res pondre le verbe voir avec vélo, ou al‐ 
lu mettes qui ne pré sentent pas les mêmes spé ci fi ci tés. À cet égard, le
si gni fiant du por tu gais est des plus ex pli cites, qui s’est dé bar ras sé de
la consonne la té rale. C’est sans doute ainsi qu’il faut com prendre la
sim pli fi ca tion conso nan tique de la gé mi née de illum, illam, illud, illos,
illas, dans les autres langues ro manes consi dé rées. Dès lors, on
constate que l’évo lu tion de la sé quence illi(s) illu est condi tion née par
cette réa li té  : la par tie fi nale verra la sim pli fi ca tion de la gé mi née
*illi(s)ilo. On le com pren dra ai sé ment, il est né ces saire que le pro nom
datif illi ait été, à un mo ment ou un autre, in va riable. Que l’on suive
bien, la lexie gelo au rait pu, ainsi que le dit Pidal, se consti tuer d’abord
au sin gu lier, puis par ana lo gie se trans por ter au plu riel. Ce pen dant, le
fait que d’autres langues ro manes connaissent le phé no mène plaide
en fa veur d’un éty mon latin. Comme on l’a ré pé té, la confu sion des
da tifs sin gu liers et plu riels n’est nulle part at tes tée. Ce pen dant, au vu
des pra tiques re le vées plus haut en cas tillan et en por tu gais, il semble
bien qu’elle ne soit pas im pro bable. Deux in dices in citent à le pen ser.
Le pre mier, assez dif fus, on l’ac corde, est au confluent du latin et des
langues ro manes, plus par ti cu liè re ment l’ita lien :

Au plu riel, le gé ni tif, no tam ment illōrum (qui finit par éli mi ner
illārum ) reste vi vant et fait concur rence au datif sui vant l’usage po ‐
pu laire qui confond sou vent les deux cas, par ex. Fre deg. 3,51 vi ri li ter
illo rum re sis tens (Nor berg, Beiträge, pp 34-42). Le gén. pl. tend en
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Sin gu lier Plu riel

Masc. Fém. Masc. Fém.

N illi ella illi ellas

G/D illui ellei illo ro el la ro

illi

Abl/Acc illo ella illis/os ellas

outre à rem pla cer suus comme pos ses sif (§284). Illōrum sur vit avec
ses fonc tions en roman, ex cep té la plu part des par lers de la Pé nin ‐
sule ibé rique : roum. -lor, it. loro, fr. leur ; de même roum. aces tor, it.
cos to ro <eccum- istórum, tan dis que le dat. illīs est re pré sen té par
esp. les et it. gli, ré gimes in di rects plu riels. (Väänänen, Veik ko, In tro ‐
duc tion au latin vul gaire, Paris, Klinck sieck, 1981, §276, p. 122).

La confu sion, au plu riel, du datif et du gé ni tif est la preuve de l’af fai‐ 
blis se ment de illis qui tend à se mo di fier en vertu de la loi pho né tique
qui a conduit à l’af fai blis se ment des [s] fi naux. De plus, si l’on en croit
Väänänen, la forme com mune de l’ita lien gli est hé ri tée du plu riel, ce
qui montre qu’il y a eu, dans le cou rant de l’évo lu tion, une dis pa ri tion
du plu riel illis au pro fit du sin gu lier illi. Si « rem pla ce ment », il y a eu,
il est là. De ve nu, ori gi nel le ment, sin gu lier gli (qui a pour plu riel loro)
fi ni ra par s’em ployer aussi avec une va leur plu rielle. Rien n’in ter dit de
pen ser que cette confu sion a pu se pro duire en latin même, d’au tant
que le pa ra digme de ille a été lar ge ment re ma nié à par tir de ce que
Mi chel Ban niard ap pelle le « latin tar dif 1 » (à par tir du III  siècle). Le
chan ge ment le plus re mar quable est l’ef fa ce ment du datif au pro fit du
gé ni tif, plus par ti cu liè re ment au plu riel. Le ta bleau ci- dessous
concerne la pre mière évo lu tion de ille dont on a vu qu’il don ne ra
nais sance à plu sieurs formes.

17

e

En latin parlé tar dif 1, ce pa ra digme s’était re cons ti tué de la ma nière
sui vante. Na tu rel le ment c’est une re cons truc tion, dont seules cer‐ 
taines formes sont at tes tées en latin écrit mé ro vin gien, tan dis que
d’autres sont pos tu lées par le ré sul tat en an cien fran çais clas sique.

18

Ban niard, Mi chel, du latin aux langues ro manes, Paris, Na than Uni ver‐ 
si té, coll.128, 1997, p. 75.

19

La seule forme qui n’a pas de cor res pon dant exact au plu riel est le
datif sin gu lier, ou, plus exac te ment laisse ou vertes deux pos si bi li tés.

20
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La pre mière est celle que choi sit le cas tillan en main te nant le sin gu‐ 
lier qui don ne ra le et en lui don nant une forme plu rielle, sans doute
lar ge ment in fluen cée à la fois de la forme clas sique illis et de l’abla‐ 
tif/ac cu sa tif comme in di qué sur le ta bleau. La pos si bi li té d’une ré fec‐ 
tion ana lo gique le, les n’est d’ailleurs pas à ex clure 13. Quoi qu’il en
soit, le cas tillan et le por tu gais ont main te nu une forme da tive sin gu‐ 
lière et un plu riel cor res pon dant  ; le fran çais, pour sa part, a opté
pour la sub sti tu tion du datif par le gé ni tif (leur) au plu riel et pour une
forme de datif en –ui (illui) au sin gu lier. Il n’en de meure pas moins
que illi datif se trouve isolé, ce qui le rend apte à s’in té grer à des
struc tures plus com plexes. De fait, une lexie *illi illu, avec dé cli nai son
de la par tie fi nale, selon le genre et le nombre (-um, am,- os, -as) est
donc plus que pro bable. Par ha plo lo gie, ap pa raî trait alors *illil lu qui
évo lue rait, selon les prin cipes mor pho lo giques énon cés plus haut en
*illi lo. Eu égard à la struc ture du pro nom com plé ment évo quée (sché‐ 
ma consonne + voyelle) et pour des rai sons pho né tiques (pré do mi‐ 
nance de sons pa la taux), se pro duit une aphé rèse *llilo. Sur vien drait
alors le ren for ce ment conso nan tique ini tial (pa la ta li sa tion) pour don‐
ner les formes cas tillane, por tu gaise, ita lienne et léo naise. Le fran çais,
parce qu’il a choi si d’or don ner au tre ment les pro noms com plé ments
ne connaît pas cette nou velle forme du pro nom com plé ment. Car
c’est bien de cela qu’il s’agit, la créa tion d’un pro nom à même de dé‐ 
cla rer que le sché ma d’at tri bu tion est com plè te ment consti tué, que
tous les postes sont oc cu pés. Ainsi, ge ne se rait donc pas isolé comme
on a cou tume de le dire, il ne s’agi rait que d’une nou velle consonne de
rang 3, apte à si gni fier le ca rac tère in édit de ce pro nom, une ma nière
là en core, de mo ti va tion du signe. De plus, la com plé tion de la re la‐ 
tion at tri bu tive trouve son illus tra tion dans la forme dis syl la bique du
vo cable ainsi consti tué. Hy po thèse dira- t-on, mais lar ge ment confir‐ 
mée semble- t-il par des in dices in di rects. On pour ra aussi ob jec ter
que le latin n’avait pas de né ces si té de se consti tuer une lexie qui
met trait sur le même plan, et ras sem blés dans un même si gni fiant, les
pro noms com plé ments di rect et in di rect. Rien en effet, ne le dit mais
on peut rap pro cher ce phé no mène d’un point de syn taxe la tine, fort
an cien et dont on trouve des ves tiges dans la langue clas sique  : il
s’agit du double ac cu sa tif tel qu’on le ren contre dans le tour doceo
pue ros gram ma ti cam où l’objet et le des ti na taire obéissent à une
même flexion ca suelle. La lo gique est la même si les moyens, et pour
cause, sont dif fé rents. Il s’agit de mon trer que tous les ac tants de
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cette re la tion at tri bu tive sont iden ti fiés et ex pri més. On si gna le ra, au
dé tour, que la consé quence de cette vo lon té est de lais ser un cer tain
nombre d’élé ments dans une in dé fi ni tion que le contexte (ou le bon
sens) se char ge ra de lever. C’est ce qui se pro duit avec la confu sion
des cas en latin et c’est aussi ce que l’on re marque dans l’in va riance
de ge dont l’iden ti fi ca tion est lais sée, tant pour le nombre que pour le
genre, aux soins de l’al lo cu taire.

Si l’on veut bien ad mettre que gelo soit un vo cable au to nome, une
nou velle sorte de pro nom, il semble ce pen dant que la forme mo derne
se lo, ne fonc tionne pas de la même ma nière. Gra phi que ment, les
deux élé ments sont main te nus à dis tance et ne sont ag glu ti nés qu’en
po si tion en cli tique : voy a decírselo, mais se lo digo. Le pas sage de gelo
à se lo par le triple condi tion ne ment de la pho né tique (as sour dis se‐ 
ment), de la syn taxe (formes pro no mi nales des verbes tran si tifs) et de
la mor pho lo gie (in va ria bi li té de ge comme de se, les deux dé cla rant le
des ti na taire d’une opé ra tion) semble s’être ac com pa gné de la dis lo ca‐ 
tion de la struc ture. Rien n’est moins sûr. Le si gni fiant s’est, certes,
mo di fié et la so lu tion la plus simple, celle de la vé la ri sa tion de ge, qui
au rait main te nu le pro nom dans sa confi gu ra tion ini tiale ne s’est pas
pro duite. Il faut donc en conclure que le si gni fié s’est mo di fié et que
ce que dé cla rait gelo jadis, se lo n’est plus apte à le dire. C’est prendre
les choses par un bout de lor gnette beau coup trop petit. Dans le
fond, gelo tel qu’il a été dé fi ni plus haut si gnale que la struc ture at tri‐ 
bu tive est com plète, que les postes fonc tion nels sont oc cu pés en to‐ 
ta li té. De là, la consti tu tion de ce si gni fiant. Le dés équi libre in tro duit
par l’as sour dis se ment doit être réglé soit au seul plan de la pho né‐ 
tique (vé la ri sa tion) soit par d’autres moyens (mor pho syn taxe ou/et
sé man tique). Le dés in té rêt pour la so lu tion pho né tique est sans doute
à mettre au cré dit de la conno ta tion sé mio tique   que dé fi nit Mi chel
Lau nay et qui se ma ni feste par une ten dance à l’ana lo gie. Mais, dans
le fond le pas sage de ge à se ne change que peu les choses 14.

21

Si l’on s’at tache à ce que dé clare se, on re marque qu’il a tou jours la
même va leur, celle d’un pro cès qui ne quitte pas des li mites préa la‐ 
ble ment fixées, celle d’un pro cès qui a at teint par là une com plé tude.
Le verbe à la forme ré flé chie ou pro no mi nale ne dit pas autre chose.
Ainsi à pro pos du tour « se ven », Jean- Claude Che va lier écrit- il :
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L’af faire est simple si l’on veut bien consi dé rer que sous le « pro no ‐
mi nal » se fait, et si mul ta né ment, une double dé cla ra tion :

1) Cet être au quel je ré fè re rai une opé ra tion en est le gène et le site.

2) C’est dans sa fonc tion de gène que je veux le prendre et que je veux
en par ler.

L’effet de « ré flexion » et le par tage bien net de l’ « actif » et du « pas ‐
sif » qui est censé l’ac com pa gner ne sont que les consé quences pos ‐
sibles et tout ex té rieures de cette se conde af fir ma tion. Que l’opé ra ‐
tion en cause me per mette de cer ner en elle tout ce qui est du gène,
et ces im pres sions me vien dront sinon né ces sai re ment du moins
sans peine. Qu’elle ne s’y prête point, et mal gré la même mé ca nique
sous- jacente, l’ap pré hen sion glo bale de l’évé ne ment me sera im po ‐
sée. Ce qui re vien drait à dire que cer tains em plois du « pro no mi nal »
ré pu tés « moyens », parce que la di vi sion de l’ « actif » et du « pas sif »
ne s’y laisse pas aper ce voir, ne se dis tin gue raient guère de ceux qui
sont tenus pour des « ré flé chis », sinon par le fait to ta le ment étran ‐
ger à leur dis tri bu tion in terne, que pour les uns, je suis ca pable dans
la chose qu’ils rap portent de faire deux parts, de les dé crire, ce qui
n’est pas le cas pour les autres. (Che va lier, Jean- Claude, Verbe et
phrase. Les pro blèmes de la voix en es pa gnol et en fran çais, Paris, Édi ‐
tions his pa niques, 1978, p. 157

On re tien dra de ces lignes de Jean- Claude Che va lier que la dis tinc‐ 
tion entre « ré flé chi », « pro no mi nal moyen » ou, et cela est dit plus
loin dans le texte, le pro no mi nal, n’est va lable dans le fond que du
point de vue de l’in ter pré ta tion qui en est faite. Ainsi qu’il le dit «  la
mé ca nique sous- jacente » est iden tique. Dans tous les cas, ce que dé‐ 
clare le verbe pré cé dé de se (se vende, se mata, se pe lean), c’est le fait
que l’être au quel on ré fère est vu comme le site et le gène de l’opé ra‐ 
tion, donc que les postes fonc tion nels sont pour vus et que l’opé ra tion
est com plète et stric te ment cir cons crite à l’être dont il est fait men‐ 
tion. Cette dé li mi ta tion de l’opé ra tion ap pa raît comme un achè ve‐ 
ment de la struc ture mise en œuvre. Ce que dit la langue dans se al‐ 
qui lan coches est que l’être coches sa ture les postes de site et de gène,
donc que le pro ces sus est com plet. Il est dif fi cile de ne pas faire le
rap pro che ment avec ce qui a été dit plus haut à pro pos de ge. Et c’est
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pré ci sé ment le rôle de se que de des si ner les contours, les fron tières
de cette dé li mi ta tion qu’elle se centre sur le gène et le site ou ex clu si‐ 
ve ment sur le site comme dans le cas de la struc ture at tri bu tive. Dès
lors, le rem pla ce ment de ge par se s’ex plique et on com prend mieux,
semble- t-il, pour quoi le mor phème se est apte à dé cla rer à la fois un
être iden tique au sujet gram ma ti cal et ce qui est obli ga toi re ment dif‐ 
fé rent de lui. Seul change le point d’ap pli ca tion.

Mais le ca rac tère uni taire de se lo peut aussi être mon tré par un autre
biais, celui de l’er reur com mise par les lo cu teurs dans l’uti li sa tion de
la tour nure. Ainsi, dans Li tu ma en los Andes de Mario Var gas Llosa
trouve- t-on l’oc cu rren ce sui van te : « - Ustedes dos son unos men ti ro‐ 
sos -dijo el bo rra cho, otra vez fu rio so, gol pean do la mesa y acer can do
la ca be za al can ti ne ro con in so len cia. En su cara se los digo. » 15
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Ou en co re dans Ra yue la de Julio Cor tá zar : « […] ellos se ha bían vuel‐ 
to des pa cio a la ori lla alta del río, apo yán do se con tra la caja de un
bou qui nis te, aun que a Oli vei ra las cajas de los bou qui nis tes le pa re‐ 
cían siem pre fú ne bres de noche, hi le ra de ataú des de emer gen cia po‐ 
sa dos en el pre til de pie dra, y una noche de ne va da se ha bían di ver ti‐ 
do en es cri bir RIP con un pa li to en todas las cajas de latón, y a un po‐ 
li cía le había gus ta do más bien poco la gra cia y se los había dicho,
men cio nan do cosas tales como el res pe to y el tu ris mo, esto úl ti mo no
se sabía bien por qué. » 16

25

La plu ra li té dé cla rée dans ces deux exemples est celle du pro nom
COI qui, étant in va riable, re fuse la forme *ses. Le fait même que le s
de plu riel se trans porte vers le seul élé ment qui puisse la por ter, le
pro nom COD, montre le lien étroit entre les deux pro noms, ou,
comme on est en droit de le pen ser, entre les deux par ties du pro nom
gelo de ve nu se lo. On peut, dès lors, dire que si le lien gra phique est
brisé, ce qui a conduit à l’ag glu ti na tion des deux élé ments de meure
en core avec une cer taine vi va ci té dans l’es prit des lo cu teurs. Le phé‐ 
no mène est d’ailleurs re le vé dans le Dic cio na rio Panhispánico de
Dudas :

26

En el es pa ñol de mu chos paí ses de Amé ri ca, es fre cuen te, es pe cial ‐
men te en re gis tros po pu la res o co lo quia les, tras la dar a la forma sin ‐
gu lar del pro nom bre átono de acu sa ti vo en fun ción de com ple men to
di rec to el rasgo de plu ral co rres pon dien te al com ple men to in di rec to,
cuan do este va re pre sen ta do por la forma in va ria ble se:* ¡No en tien ‐
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den que este es mi es pa cio, es mi lugar! Cuán tas veces quie ren que se
los diga» (Pu rroy De ser tor [Ven. 1989]), en lugar de Cuán tas veces
quie ren que se lo diga. Aun que en al gu nos paí ses esta trans fe ren cia
in de bi da se ha ex ten di do in clu so entre ha blan tes cul tos, se re co ‐
mien da evi tar la en el habla es me ra da. (s. v. « Se »)

Le phénomène est aussi évo qué dans la Nueva Gra má ti ca de la Len‐ 
gua Es pa ño la qui situe le phénomène plus étroi te ment dans l’aire
amé ri cai ne  : « Como se ve, el efec to de este tras la do es el hecho de
que el grupo (o con glo me ra do) de pro nom bres áto nos mues tra ras gos
de plu ral en al guno de sus com po nen tes. Mien tras que en al gu nas
áreas lingüísticas se ex tien de pro gre si va men te esta cons truc ción a
los re gis tros cul tos (Mé xi co, El Ca ri be con ti nen tal y parte de las áreas
cen tro mae ri ca nas, rio pla ten se y an di na), en otras (Chile, Es pa ña y
parte de las áreas an di nas y an ti lla na) no se con si de ra pro pia de estos
re gis tros. » (§35.2h). Mais le phé no mène ne se li mite pas à ce trans‐ 
fert de la marque du plu riel. Au § 35.2j est re le vé aussi le cas d’un ac‐ 
cord par le genre (nom mées «  DIS COR DAN CIA DE GÉ NE RO  »)
comme dans l’exemple «  Aquel lo se las dije bien claro a tus her ma‐ 
nas ». Ces exemples d’ « er reurs » ré vèlent non seule ment la per sis‐ 
tance du lien qui existe entre les deux élé ments consti tu tifs de la
struc ture, mais aussi la re pré sen ta tion sous- jacente de ce pro nom
po ly morphe dans l’es prit des lo cu teurs. Si l’on admet que se lo, hé ri té
de la forme syn thé tique gelo, consti tue une unité mor pho lo gique,
alors il convient d’ad mettre que toute plu ra li té, qu’elle soit du COD ou
du COI sera por tée par le vo cable à l’en droit où il est d’usage de la
faire, c’est- à-dire dans sa par tie fi nale dé cli nable. Il en va de même
pour le genre. Dès lors, on peut af fir mer que « se las dije a tus her ma‐ 
nas » ne dé clare rien d’autre que la plu ra li té d’un des ac tants de l’opé‐ 
ra tion, qu’il s’agisse de l’objet ou du des ti na taire. Là en core le
contexte se char ge ra de lever toute am bi guï té. On au rait tort de
croire qu’il s’agit d’un fait mo derne. Déjà Hans sen, ci tant Cuer vo, en
fai sait état : « El cas te llano vul gar em plea se los con re la ción a va rias
per so nas (Cuer vo, B. 235). For mas pa re ci das ad mi te Eugui : non lo so‐ 
pie ron los ro ma nos fasta que los de Man sie lla geles im bia ron dezir 58
(geles=gelo  ; comp. Hans sen, Es pi ci le gio, An. 1911)  » (op., cit., §171, p.
76). L’exemple geles est ré vé la teur de l’in ter pé né tra tion des deux élé‐ 
ments de la lo cu tion. En effet, il semble que nous soyons là face à ce
que la Nueva Gramática ap pelle «  falso leísmo  » qui consti tue une
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dis pa ri tion com plète du COD, ce qui s’ex pli que rait de la façon sui‐ 
vante «[…] en la conscien cia lingüística de al gu nos ha blantes pa rece
pre va le cer la ne ce si dad de que exis ta pre sen cia morfológica tanto del
caso da ti vo como del número plu ral » (§ 35.2i). À cer tains égards, c’est
cette tour nure qui ex plique la ge nèse de la lexie. En effet, cette der‐ 
nière va riante, *se les pour se lo, montre bien qu’il n’y a pas de fonc‐ 
tions pré cise at tri buée à tel ou tel élé ment et que la ré par ti tion entre
COD et COI n’a de va leur qu’aux yeux du gram mai rien. Il semble bien
que, pour le lo cu teur, ce qui im porte est tout à fait dif fé rent. Dans la
tour nure uti li sée, il voit une re pré sen ta tion d’une struc ture at tri bu‐ 
tive (quelque chose est donné à quel qu’un), d’où la ten dance (qui n’est
pas gé né rale, on l’admet) à mar quer plus for te ment la va leur da tive ;
la quelle struc ture at tri bu tive pré sente une plu ra li té (s final). Mais une
chose est sûre : les deux élé ments sont in ti me ment liés et quoi qu’en
dise l’or tho graphe, ne peuvent pas être dis so ciés. Dès lors, ce n’est
pas se qui rem place le mais se lo(la, los, las) qui rem place lo(s), la(s),
le(s), ou com ment cer taines langues ro manes ont in ven té un autre
pro nom com plexe.

Au terme de ce par cours, qu’il soit per mis une ré flexion plus gé né rale.
Certes, ainsi que le di sait Mi chel Lau nay, « le si gni fiant ne ment pas »
mais il se rait ha sar deux de lui don ner le Bon Dieu sans confes sion.
L’exemple du cas tillan le montre : alors que gelo ma ni fes tait une cer‐ 
taine unité, mon trait la douce fi gure d’un si gni fiant sûr de ses ca pa ci‐ 
tés, l’his toire en a fait se lo, moins trans pa rent, plus équi voque, plus
pa te lin, en somme. De là est née la fable d’un rem pla ce ment de le par
se. Certes, comme on l’a vu, des rai sons, et de forts bonnes, existent
pour ex pli quer com ment, par ana lo gie, on a vu ge de ve nir se. Tou te‐ 
fois, on peut aussi consi dé rer qu’en ce cas, l’ana lo gie a contri bué à
rendre le si gni fiant plus opaque alors même que s’exer çait, en pa ral‐ 
lèle, la puis sante force de conser va tion du si gni fiant qui main te nait la
sé quence pho no lo gique ori gi nelle consti tuée d’un pho nème pa la tal
suivi d’un pho nème la té ral. Mais la conno ta tion sé mio tique a pris des
dé tours et, en dé fi ni tive, a in duit les lo cu teurs en er reur. Or, la langue
n’a pas de vo lon té trom peuse et les che mins pris par l’évo lu tion sont
ceux que les lo cu teurs eux- mêmes em pruntent. C’est donc parce qu’il
y avait dans l’es prit de ces mêmes lo cu teurs un lien, si ténu fût- il,
entre ce qu’à une époque, di sait ge et ce qu’à une autre pou vait dé cla‐ 
rer se que le chan ge ment s’est pro duit. Il faut donc en conclure que,
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Les ci ta tions lit té raires sont ti rées de :

par fois, l’es prit peut se trou bler et que les voies choi sies par les lo cu‐ 
teurs ne sont pas aussi bien pa vées que leurs in ten tions le lais saient
es pé rer. Sans doute l’évo lu tion mor pho lo gique est- elle su jette,
comme celle du lexique à ce que Lit tré ap pe lait des pa tho lo gies ver‐ 
bales.
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NOTES

1  Ces fa daises sont ré pé tées à l’envi, jusque dans des opus cules pour tant
des ti nés à l’ins truc tion gram ma ti cale de nos étu diants  : «  Dans le cas de
Com bi nai son COI/COD, les pro noms COI LE ou LES sont rem pla cés par
SE » [ je sou ligne le verbe], Cua der no de gramática apli ca da (TEB) y cua der no
de comprensión, fas ci cule des ti né aux étu diants de ES0001X (1  année) de
l’Uni ver si té de Toulouse- Le Mi rail (auj. Jean- Jaurès).

2  Il faut com prendre : après l’as sour dis se ment dans le champ des af fri quées
et fri ca tives qui se pro duit à la fin du Moyen- Âge.

3  « Cet état de langue mo derne a été pré cé dé jusqu’au XVI  siècle (cf. Hans‐ 
sen §172 ; Me nén dez Pidal §94,3) par une com bi nai son gelo= [Ʒelo], issue de
l’évo lu tion pho né tique du conglo mé rat pro no mi nal latin ĭllĭ ĭllŭ (cf. Me nén‐ 
dez Pidal, §94). La ques tion qui se pose est de sa voir pour quoi l’élé ment ge,
“ isolé dans la série mor pho lo gique ” (Pot tier 1957 §108,4) des pro noms, a été
sub sti tué par se plu tôt que par le. » Jack Schmi de ly, La per sonne gram ma ti‐ 
cale et la langue es pa gnole, Paris, Édi tions His pa niques, 1983, p. 105. On re‐ 
mar que ra que la no tion de sub sti tu tion bien qu’in fi ni ment mieux ex ploi tée
et ap puyée sur des faits his to riques est néan moins re prise par J. Schmi de ly,
comme si l’on avait du mal à se dé faire de cette pre mière im pres sion. Dans
le fond, il y a là toute la dif fi cul té de l’ana lyse d’un si gni fiant. Ce pen dant, la
sub sti tu tion dont parle J. Schmi de ly a sans doute dû se pro duire dans les
der niers temps de la la ti ni té, condui sant à ce « conglo mé rat » dont il parle.
Mais cela est la marque d’un mou ve ment plus pro fond et plus com plexe qui
sera ana ly sé plus avant.

4  […], ille, d’où pro vient es sen tiel le ment l’ar ticle en roman, joue presque
déjà ce rôle dans di vers pas sages proches de la langue par lée : Pl., Mi. 168 :
ni hi li facio quod illis fa ciat ce te ris « peu m’im porte ce qu’il fait aux autres » ;
Tri. 493-94  : aequo men di cus atque ille opu len tis si musǁ cen se tur censu «  le
men diant et le ri chard sont clas sés dans la même classe  » (avec ré mi nis‐ 
cence de ille em pha tique  »)  ; Sal., J. 16,5  : illam al te ram (par tem) «  l’autre
par tie  » […]  » Er nout, Al fred et Tho mas, Fran çois, Syn taxe la tine, Paris,
Klinck sieck, 2002, p. 192-193, (1953).

Cor tá zar, Julio, Rayuela, edi ción de A.
Amo ros, Ma drid, Cá te dra Le tras his pá‐ 
ni cas, 1988 Var gas Llosa, Mario, Li tuma

en los Andes, Bar ce lone, Pla neta, 2000,
(1993).

ère

e



De la morphosyntaxe du pronom complément indirect en espagnol : * Le lo, ge lo, se lo

5  «  Ille, en core plus que hic, ten dait à se sub sti tuer à is comme ana pho‐ 
rique  : Pl.,Tri. 328  : bene volo ego illi (sc. adu les cen ti) fa cere «  je dé sire lui
venir en aide » ; Cic., Quir. 3 : pos tea quam vos me illi et mihi eum red di dis tis
« de puis que vous m’eûtes rendu, moi à lui et lui à moi ; […]. Avec cette va‐ 
leur, il se ré pand beau coup à par tir du Ier siècle ap. J.-C. : par ex. Petr 43, 6 :
ha buit… ora cu la rios ser vos qui illum pes sum de de runt « il écou tait comme des
oracles, cer tains es claves qui l’ont mené à sa perte » = (eum) ; […], Er nout et
Tho mas, op. cit, p. 190.

6  Ille donne aussi les pro noms su jets il, elle et él, ella mais c’est, à tout
prendre, l’évo lu tion la plus na tu relle de ce pro nom. Il n’en sera pas fait men‐ 
tion ici.

7  Cette ex pres sion est tirée de Mi chel Lau nay, «  Effet de sens, pro duit de
quoi ? », Lan gages, 21  année, n°82, 1986. pp. 13-39.

8  Voir sur ce point, Moi gnet, Gé rard, Gram maire de l’an cien fran çais, Paris,
Klinck sieck, 2002, p. 37 (1973)

9  Voir Mi chel Lau nay, «  Trois ques tions sur l’apo cope  », Bul le tin His pa‐ 
nique, Année 1985, V. 87 N° 3 pp. 425-445.

10  Voir Omnès, Ro bert, Pho né tique, pho no lo gie, or tho graphe et pro non cia‐ 
tion de l’es pa gnol, Paris, Na than Uni ver si té, 1995, §2.3.1, p. 61.

11  « Le com plé ment d’objet in di rect peut être le seul com plé ment es sen tiel,
comme dans les ex. don nés ci- dessus [nuire à son pro chain. Se sou ve nir de
son en fance]. Mais il peut aussi ac com pa gner un com plé ment d’objet di rect,
que l’on ap pelle alors objet pre mier tan dis que l’objet in di rect est dit objet
se cond (ou se con daire) :

Don ner quelque chose À QUEL QU’UN.— Sé pa rer le bon grain DE L’IVRAIE.  »
Gre visse, Mau rice, Le bon usage Paris- Gembloux, Du cu lot, 1986, §271, p. 415.

12  Les exemples en ita lien sont tirés de Bar rère, Jean, Gram ma ti chet ta. Pré‐ 
cis de gram maire ita lienne, Paris, Colin, coll. Flash, 1994.

13  Le ta bleau de Mi chel Ban niard per met, en outre, de poser une ques tion
spé ci fique au cas tillan  : la forme illis de l’abla tif/ac cu sa tif qui a pu don ner
les, peut per mettre d’éclai rer au tre ment la ques tion du leísmo. Une confu‐ 
sion les/los pour le COD (ré gime) n’est dès lors pas im pos sible, ce qui re‐ 
vien drait à dire que sur ce point le plu riel au rait pré cé dé le sin gu lier alors
même qu’au jourd’hui c’est le sin gu lier (le veo) et non le plu riel qui est ac cep‐ 
té. Il convien drait d’étu dier plus lon gue ment ce point.

ème



De la morphosyntaxe du pronom complément indirect en espagnol : * Le lo, ge lo, se lo

14  Voudrait- on à toute force dé fendre l’hy po thèse d’une mo di fi ca tion pro‐ 
fonde que l’on se heur te rait, à bien y re gar der, au prin cipe de la conser va‐ 
tion du si gni fiant.. Il est évident que de ge à se, se pro duit un chan ge ment,
mais ce der nier est avant tout gra phique. En effet, pho no lo gi que ment, le
/s/ cas til lan est pa la tal (v. Alar cos Llo rach, Emi lio, Fo no lo gía española Ma‐ 
drid, Gedos, 1991 (1954) : « /s/ fo nema no lí quido, oral, denso y agudo, esto
es, pa la tal (frente à /θ/ , /x/ y / f/) fri ca tivo (frente a /ĉ/). » §114, p. 177. La
sé quence pa la tal /la té ral dé fi nie plus haut pour gelo est donc main te nue et
l’on pour rait dire que le vo cable consti tué n’a subi que l’as sour dis se ment
propre aux af fri quées et fri ca tives qui ca rac té rise les mo di fi ca tions pho no‐ 
lo giques de la fin du Moyen- Âge.

15  Var gas Llosa, Mario, Li tuma en los Andes, Bar ce lone, Pla neta, 2000, p.
306.

16  Cor tá zar, Julio, Rayuela, Ma drid, Cá te dra Le tras his pá ni cas, 1988, p. 358.

RÉSUMÉ

Français
La gram maire tra di tion nelle a re te nu l’hy po thèse selon la quelle l’es pa gnol
« rem pla ce rait » le pro nom COI le par une forme se dans le cas où il se rait
as so cié au pro nom COD. Tou te fois, la com pa rai son avec d’autres langues
ro manes (ita lien et por tu gais, mais aussi léo nais) laisse en tre voir une réa li té
plus com plexe. On est sans doute face à la trace lais sée par un usage du
latin vul gaire qui, pour être fré quent, n’a, ce pen dant, pas donné lieu à une
évo lu tion ho mo gène. Il ap pa raît que le latin s’est doté d’un pro nom syn thé‐ 
tique contracte, ce qui ex plique les va ria tions de mor pho syn taxe pro no mi‐ 
nale au sein même des langues ro manes. Mais, au- delà, c’est bien le sta tut et
la na ture des pro noms en latin qui est mis en lu mière par ce simple fait de
langue.
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