
B E I H E F T E Z U R
ZEITSCHRIFT FÜR ROMANISCHE PHILOLOGIE

BEGRÜNDET VON GUSTAV GRÖBER

FORTGEFÜHRT VON WALTHER VON WARTBURG

HERAUSGEGEBEN VON KURT BALD1NGER

Band 85





LE GASCON
ETUDES DE PHILOLOGIE

PYRENEENNE

(AVEC 3 CARTES)

PAR

GERHARD ROHLFS
Profesieur a la Faculti des Lettres de l'Universiti de Munich

Troisieme edition, augmentee

MAX NIEMEYER VERLAG TUBINGEN
EDITIONS MARRIMPOUEY JEUNE PAU

1977



2. Auflage 1970

CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek

Rohlfs, Gerhard
Le Gascon : etudes de philologie pyreneenne. - 3. ed., augmentee. - Tübingen

Niemeyer; Pau : Marrimpouey Jeune, 1977.
(Zeitschrift für romanische Philologie : Beih. ; Bd. 85)

ISBN 3-484-52025-6

ISBN 3-484-52025-6

Max Niemeyer Verlag Tübingen 1977
Alle Rechte vorbehalten. Ohne ausdrückliche Genehmigung des Verlages ist es auch nicht
gestattet, dieses Buch oder Teile daraus auf photomechanischem Wege zu vervielfältigen.

Printed in Germany
Satz: Imprimerie Marrimpouey Jeune, Pau

Einband: Heinr. Koch, Tübingen



Ära memori dets amics gaseous

Miqudu Camelat
Simin Palay
Pdyre Rondou

dab era mio majo arrecounech^nso
pera louo brabo ajudo

G. Rohlfs



PREFACE DE LA 3l> EDITION

Beaucoup plus tot qu'on ne pouvait le prevoir, la deuxieme edition de ce
livre (1970) s'est vue epuisee. Une nouvelle edition du livre (toujours tres
recherche) etant devenue urgente et indispensable, l'auteur se voit oblige de
choisir entre une edition revisee et une reproduction inchangee par procede
photomecanique.

Absorbe dans d'autres grands travaux, l'auteur n'aurait guere trouve le temps
de preparer prochainement une edition refondue, ou il aurait du tirer profit
des remarques et des observations que de nombreux savants ont bien voulu
apporter a son livre dans leurs comptes rendus.1 A cela s'ajoute la terrible
explosion des prix pour l'imprimerie dans ces dernieres annees. Une nouvelle
impression de mon livre qui aurait tenu compte de tout ce qu'il fallait y ajouter
ou corriger, aurait porte la nouvelle edition a un prix excessif et inabordable
pour un nombreux public.

D'accord avec mes editeurs, pour la necessite de maintenir un prix accessible,
je presente done mon livre avec le texte inchange de la derniere edition, en me
contentant d'y ajouter quelques notes et remarques en appendice a la fin du
livre. En revanche j'ai pense a enrichir cette nouvelle edition par un petit recueil
de textes qui puissent servir comme specimens des varietes dialectales modernes
(bearnais de la plaine et gascon de la montagne), et qui etablissent en meme
temps l'etroite parente qui existe entre le gascon et l'autre versant des Pyrenees,
en vue de nombreux traits particuliers qui se repetent dans le domaine Catalan.

Je cite ici les comptes rendus de H. D. Bork, Henri Guiter, Andre Joly, M. Jumeau,
Marianne Mulon, Max Pfister et Jean Seguy. A ces savants j'exprime ici mes
sinceres remerciments pour les nombreuses et judicieuses observations avec lesquelles
ils ont presente notre livre au public interesse.
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AVANT-PROPOS
DE LA PREMIERE EDITION (1935)

Gallos ab Aquitanis
Garumna jlamen dividit.

Le but de ce travail n'est pas de donner une grammaire complete de l'idiome
gascon. II ne veut done nullement remplacer la Grammaire bearnaise de
V. L e s p y ni le meritoire Manuel de Grammaire beamaise de M. B o u z e t.
Je me suis simplement propose d'etudier le gascon surtout dans les traits, o
cet idiome se detache de revolution generale des parlers du Midi. Mon inten-
tion est done de relever principalement les phenomenes qu'on peut qualifier
nettement de gascons. On sait qu'au moyen ge le gascon etait considere,
aupres des troubadours pΓOvenςaux, comme une langue independante. Les Leys
d'Amors n'hesitent pas ranger le gascon parmi les langues etrangeres :
apelam lengatge estranh coma frances, engles, espanhol, gasco, lombard (II,
388). Dans le fameux 'descort' de Raimbaut de Vaqueiras, compose en cinq
langues differentes, le gascon figure c te du proven9al, du frangais, de l'ita-
lien et du portugais. En effet, tous ceux qui se sont donne la peine d'etudier
le gascon un peu plus fond, ne pourront nier que cet idiome presente une
foule de traits linguistiques tout fait particuliers. Sans exagerer, on pourra
dire que l'originalite du gascon vis- -vis du provengal n'est pas moins marquee
que celle du Catalan. Si Γόη s'est habitue considerer le Catalan comme une
langue part, il faudra, certes, rendre le meme honneur au gascon.

Au lieu de debattre cette question purement academique, nous nous som-
mes efforces d'etudier le gascon du point de vue de la l i n g u i s t i q u e
c o m p a r e e. Depuis longtemps on a releve certaines relations qui lient
le gascon aux langues iberoromanes. Jamais pourtant, en dehors du vocabu-
laire, on n'a entrepris un travail systematique destine eclairer la position
linguistique du gascon dans son r le intermediaire entre le fran£ais et la
situation linguistique des parlers au dela des Pyrenees (aragonais, Catalan, cas-
tillan)1. L'analyse methodique que nous avons entreprise a donne trois resul-

Nous citons ici l'article tris suggestif de Edouard Bourciez. Les mots espa-
gnols compards aux mots gascons, dans le Bull. Hisp., t. III (1901) ;
v. § 113. — Le travail de Adolf Zauner, Zur Lautgeschichte des Aqui-
tanischen (Progr. Prague 1898), qui s'est proposi d'illustrer la position
interm£diaire entre la Galloromania et l'Espagne, se limite certains
ρΐιέηοιηέηεβ phondtiques et L· une confrontation sommaire avec le castillan.



tats assez importants: 1° Le latin introduit dans 1'ancienne Aquitaine a suivi
une evolution tout ä fait originale. A ce point de vue, la Garonne a forme une
limite naturelle entre la Gaule proprement dite et le territoire aquitanique2. —
2° Dans beaucoup de faits linguistiques (phonetique, morphologic, syntaxe,
vocabulaire) on peut constater une correlation surprenante entre le gascon
et les idiomes de l'Espagne du Nord (aragonais, Catalan). Surtout entre le
gascon et le Catalan, 1'accord est beaucoup plus etroit qu'on n'a ose le croire
jusqu'a present. — 3° L'influence de l'ancienne langue preromane de type
hispanique ou euskarien se manifeste non seulement dans un nombre consi-
derable de survivances lexicales, mais encore, et tres nettement, dans des tendan-
ces de prononciation.

Le present travail se base essentiellement sur les enquetes personneiles que
depuis neuf ans nous avons pu poursuivre dans presque toutes les vallees de la
region pyreneenne (versant franc, ais et aragonais). Si, dans la representation
scientifique de l'idiome gascon, nous nous sommes decides ä donner la prefe-
rence aux parlers montagnards, ce procede s'explique facilement par 1'evolu-
tion historique du gascon. Tandis que les parlers de la Gascogne septentrionale,
exposes plus facilement aux influences du fra^ais, ont subi, depuis le moyen
age, une transformation plus ou moins profonde, le gascon parle dans les
montagnes est reste, a peu d'exceptions pres, ce qu'il etait il y a quelques
siecles3. En effet, beaucoup de phenomenes linguistiques, qui autrefois ont du
appartenir ä toute la Gascogne, sont menaces depuis longtemps sur la peri-
pherie du domaine gascon. Surtout en ce qui concerne le vocabulaire, les
vallees pyreneennes sont devenues le dernier refuge d'un grand nombre de
mots caracteristiques, disparus depuis longtemps dans la plaine4. II va de soi
que dans cette etude nous ne nous arretons pas vers Test ä la limite moderne
de la Gascogne. Comme les patois paries dans le bassin du Salat (Ariege) sont
etroitement lies au domaine gascon, nous avons etendu nos recherches jusqu'a
cette limite de la Gascogne du moyen äge, qui, coi'ncidant ä peu pres avec la

2 Je renvoie le lecteur ä la carte I (ä la fin de ce livre). On y remarquera la
parfaite coincidence des limites de diverses particularites linguistiques.
Dans quelques regions il s'agit de vrais faisceaux de lignes, dans d'autres
regions les lignes marchent plus ou moins parallelement les unes aux
autres. Mais dans presque tous les cas, le trace de ces lignes est d6termini
par la direction generate du cours de la Garonne.

3 Quant a Bordeaux, le gascon y otait dejä en pleine decomposition ä la fin
du XVIIIe siecle. Qu'on compare les observations de Bernadau faites en
riponse a un questionnaire du celebre abbe Grogoire (1790): « On s'aper-
goit tous les jours que notre idiome gascon se rapproche insensiblement
de la langue francaise, et que les mots les plus caracteristiques dispa-
raissent. Cette alteration se remarque depuis un demi-siacle... > ; v. E.
Bourciez. Les documents gascons de Bordeaux (Revue Philom. de Bor-
deaux 1899, p. 17).

4 Cf. l'appreciation de Montaigne: « II y a bien, au dessus de nous, vers
les montaignes, un gascon pur, que je treuve singulierement beau, et
desirerois le sgavoir ; car c'est un langage bref, signifiant et presse, et
ä la verite, un langage masle et militaire plus que nul autre que j'en-
tende >. (Essais IL 17, texte de 1580).



limite Orientale du Couserans5, correspond, du reste, ä la limite de l'Aquitaine
ethnographique des premiers temps de l'Empire romain6.

J'avoue que mon travail n'aurait su etre entrepris sans le concours desin-
toresse de collaborateurs des plus zeles. Comme il ne m'est pas possible de
nommer ici toutes les personnes qui se sont pretees patiemment ä mes enque-
tes, qu'il me soit permis d'exprimer ma reconnaissance en premier lieu ä mes
amis M. C a m e l a t (Arrens), M. P a l a y (Gelos) et M. R o n d o u (Gedre).
Pour le patois de la vallee de Luchon, M. S a r r i e u nous a communique des
materiaux precieux. A M. B a r d o u nous devons de nombreux renseigne-
ments sur le parier d'Ustou (Ariege) ; nous en devons aussi ä M. D o m e n c
sur cdui de Bethmale (Ariege), et ä M. B r a u sur celui de Sainte-Marie-de-
Campan. Pour la zone aragonaise, je me sens oblige envers M. M e n d e z
C o a r a s a qui m'a richement documente sur le patois de son village natal
(Hecho). M. B a h r (Hannover), bascologue fervent, a toujours repondu avec
le plus grand zele a mes questions qui touchaient des problemes de philologie
basque. II a contribue largement a faciliter mes recherches sur les relations
entre le basque et le gascon. M. v. W a r t b u r g (Leipzig) a eu ramabilite
de mettre ä ma disposition plusieurs vocabulaires patois manuscrits dont il
possede une copie.

PREFACE DE LA NOUVELLE EDITION

La nouvelle odition que je presente au public savant et aux gasconisants
a etc completement refondue. Des chapitres essentiels ont ete modifies entie-
rement. D'autres chapitres ont ete elabores plus ä fond ou ont ete ajoutes
ex novo.

Pendant les 34 ans qui se sont ecoules depuis la premiere edition de ce
livre, 1'auteur a continue ses propres recherches par des enquetes sur le terrain,
en approfondissant et en elargissant ses connaissances. II a pu tirer grand
profit des comptes rendus que divers savants ont voulu dedier ä la premiere
6dition, parmi lesquels il se fait un devoir de nommer Edouard Bourciez, Jean
Bourciez, M. Colom, Fritz Krüger, Alwin Kühn, Louis Rouch. Mes remercie-
ments tout particuliers s'adressent a Joan Corominas qui dans un compte
rendu extremement detaille et substantiel (VR, II, 1937, pp. 147-169, 447-465)
a voulu examiner notre livre de fond en comble, en y apportanr de sa speciale
competence comme hispaniste de renommee mondiale une foule de precieuses
observations et d'importantes suggestions.

5 La ligne - du gascon passe ä Test de Aulus, Massat, Saint-Girons,
Mas d'Azil, Daumazan, pour gagner la Garonne du cöt£ de Cazercs
(v. Luchaire, p. 196).

6 Luchaire, p. 27.



Un notable avantage pour une plus parfaite et plus complete presentation
de nos etudes resulte du fait que dans ces dernieres annees trois grands ouvra-
ges de capitale importance ont pu etre portes a leur terme : l'admirable et
extraordinaire Tresor lexical (FEW) de Wartburg, le grand Diccionari catala-
valenciä-balear de A. M. Alcover et Fr. de B. Moll et l'Atlas linguistique de
la Gascogne de Jean Seguy.

A ces grands piliers de l'erudition et de l'organisation scientifique s'ajou-
tent les soigneux travaux que de nombreux specialistes ont dedies ä la situa-
tion en Gascogne ou sur l'un ou l'autre cöte des Pyrenees. Dans un tableau
d'honneur je tiens ä inscrire les noms des savants auxquels pour cette nou-
velle edition je me sens oblige par leurs recherches et par leur apport scienti-
fique :
Jacques Allieres C. Guiter L Michelena
Manuel Alvar G. Haensch Simin Palay
A. M. Badia-Margarit J. Hubschmid Henri Polge
K. Baldingex F. A. Jungemann B. Pettier
Pierre Bee Fritz Krüger Xavier Ravier
J. Corominas Alwin Kühn Jean Seguy
T. Cremona Rene Lafon G. Tilander
W. D. Elcock Robert Lafont A. Tovar

Comma profession de foi, mais aussi pour expliquer certaines lacunes qui
ne pourront pas manquer dans une synthese de cette conception, ou 1'auteur
a cherche d'etendre ses etudes sur les deux versants des Pyrenees, en combinant
des recherches tres variees, il m'importe de precise* que mon propos a etc
principalement de mettre en lumiere ce qu'il y a de plus caracteristique et de
plus gascon dans le Gascon, en negligeant les faits banaux, de diffusion plus
generale et de moindre importance.

Quant au gascon, il faut se rendre compte que nous n'avons pas ä faire
ä un dialecte quelconque du domaine proven£al, mais a un idiome qui dans
ses nombreuses particularites s'approche d'une vraie langue independante.
Teile fut dejä 1'opinion soutenue par Achille Luchaire (fondateur de la philo-
logie gasconne) : 'Par sa situation meme sur le terrain d'une vieille langue de
souche ibero-euskarienne, celle des Aquitains, ... le gascon tient une place ä
part dans l'ensemble des dialectes de langue d'oc, et merite certainement, ä
tous ces titres, l'attention particuliere des romanistes' (AT, 1881, p. V). Et
tout pareillement s'est exprime dans ce sens un grand provenc,aliste allemand :
'Si quelque part il y a une frontiere absolue entre les dialectes de la France,
c'est la frontiere de la Garonne, qui separe les dialectes bearnais et gascons de
ceux du Languedoc. C'est une pure convention de separer du complexe occi-
tanien la langue du Roussillon, mais non pas le Gascon' (Carl Appel, AStNSp,
150, 1926, p. 131). — Comme les Catalans du Roussillon, les Gascons actuels
sont des bilingues parfaits, c'est-a-dire, qu'ils sont capables de passer instan-
tanement, par la pensee et par le langage, d'un systeme national a un Systeme
vernaculaire et inversement (J. Seguy, VD, 1961, p. 2).



SYSTEME DE TRANSCRIPTION

Afin que ce travail ne soit pas limite au cercle etroit des linguistes, pour le
rendre accessible aussi aux nombreux felibres qui s'interessent aux problemes
philologiques de leur langue, nous nous sommes decides adopter ici, au lieu
d'une transcription strictement scientifique, l'orthographe de l'Escole Gastou
Febus, qui, du reste, est celle qui est employee dans le Dtctionnaire du bear-
nats et du gascon modernes de S i m i n P a l a y7. Cette orthographe avec son
accentuation abondante a l'avantage de fixer les sons aussi clairement qu'il
est possible dans un Systeme de transcription traditionnelle. Tout de meme.
pour rendre cette orthographe encore plus parfaite, nous avons cru devoir v
apporter quelques modifications. Nous representons la voyelle atone des sylla-
bes finales, issue d'un a latin, par o contrairement la transcription e, adoptee
dans le Dictionnaire de Palay et dans I'orthographe traditionnelle de la litte-
rature bearnaise, la ou la voyelle finale correspond effectivement cette
valeur. Nous ecrivons done caso, hemno, mico* au lieu de case, hemne, mique.
Ainsi il nous sera possible de distinguer entre la prononciation de hemno <~.
f e m i n a, que c ndos 'tu chantes' < c a n t a s e t celle de pr ube < p a u p e-
r e m, que candes 'que tu chantes' < c a n t e s. Pour exprimer la valeur de
la nasale velaire (prov. pan, ital. bianco, allem, lange) nous employons la
transcription ng (mang, hing') contrairement la graphic n adoptee par
Palay9.

7 Pour l'histoire du βνβΐέηιβ graphique appliqud par VEscole, v. Andreu de
Sarrail. La grafie de l'Escole Gastou Febus oey lou die (Tirat de
c Reclams de Biarn e Gascougne >, 1966-1968), Pau 1968.

8 Teile est en effet la vraie prononciation dans la majeure partie du
domaine gascon. La prononciation e (ou plut t e) ne se rencontre que
dans la re'gion landaise au del de Lescar et de Riscle. II va sans dire
qne nous maintenons la transcription e (ou 5) toutes les fois qu'il s'agit
d'un mot appartenant k un dialecte de cette rdgion. Vers la montagne,
au Heu de o, on entend souvent α (§ 436). Quant au Val d'Aran, nous
maintenons la transcription du son α, qui dans cette rdgion est trts net
(casa, terra). Dans les sections de notre livre qui ne regardent pas les
details de la situation phonitique, nous avons souvent typisd en -e ou -o
la finale des fominins.

9 Les notations des nasales dans l'ALF ne ηιέπίβηΐ, malheureusement,
aucune confiance. L'explorateur de l'Atlas (normand d'origine) n'a pas su
distinguer entre n normale et n velaire. II transcrit 6oun, pan, o en
vMti il faut lire boung, pang. — A dautres dgards encore, les donnies



Voici maintenant la liste des signes orthographiques qui ont besoin d'une
explication:
d, έ representent des sons ouverts (mort, perte)10.
ο, έ repr£sentent des sons fermes (dos, αέ)10.
ά, ου, i correspondent des sons legerement nasalises ; cette transcription est

adoptee seulement quand il s'agit de voyelles accentuees la fin du mot
(pa, bi, ΤΑΓΟ«)».

au, ou, tu, ieu, 6u, du: dans ces diphtongues u a la valeur d'un ou fran£ais
(eu = e-ou etc.), p. ex. cour u, hou 'fou', boudo 'veuve'.

au (sans accent) est toujours a-ou : Pau, auset.
a se prononce a-u (u frangais) : laute 'flute'.
ay se prononce comme en frangais Bayard, Bayeux.
ou (accentue : o ou ou) se prononce comme en fran£ais (hup) : boune, amo ,

cantou.
u correspond au son frangais (venu).
e est un ancien e arrondi (fr. feu) : landais se 'soir', hemne 'femme'.
b. d, g entre deux voyelles ont la valeur d'un son fricatif comme en espagnol

(lobo, cada, lago) : sons rel ches.
f (dans les vallees du Lez et de Bethmale) correspond au son anglais th dans

thing, au son espagnol c dans cielo.
dj correspond la prononciation de Ojmns, ital. mangia.
dy correspond a peu pres la prononciation populaire de Dieu (guieu) comme

on l'entend souvent l'Ouest de Paris.
h est toujours fortement aspire (hilho, haut).
gn a la meme valeur qu'en fran$ais (agneau).
j se prononce comme en frangais (jardin).
lh se prononce comme le / mouille des Italiens (paglia), des Espagnols (calle)

et des Fran£ais du Midi.

de l'Atlas sont souvent ddfectueuses. Ainsi Edmont n'a pas toujours su
distinguer entre r et rr. II ocrit gabare (c. 21), biscara (c. 1724), araco
(c. 267), arazim (c. 1129), aradits (c. 1126), aree (c. 1142), arodo (c. 1170),
tandis qu'on prononce en realitd gabarre, biscarra, arraco, arrazim, arra-
dits, arree, arrodo. De mdme on ne peut nullement se fier l'accentua-
tion des mots gascons teile qu'elle rosulte des notations de l'Atlas. Les
tdmoins choisis par Edmont, dans de nombreux cas, sont de valeur dou-
teuse. Dans quelques cas on peut m6me prouver (p. e. pour Luchon) qu'il
a choisi pour informateurs des personnes tout fait έΐΓ3ηβέΓβ8 la
localitd. Tous ces ddfauts n'existent plus dans le nouvel ALG.

10 Cette distinction entre les voyelles ouvertes et les voyelles fermdes est
observie seulement dans les syllabes accentuies.

11 Cette prononciation nasale a disparu dans la plupart des parlers moder-
nes, surtout en Biarn et en Bigorre. On prononce done ge^ralement pn,
bi, sasou, excepto les rigions o Γόη prononce pang, bing, sasoung
(v. § 473). — En graphic midievale on avait paa, bii 'vin', Camboo.



n g represente un n velaire (allem, lange, ital. banco).
s entre deux voyelles a la meme valeur qu'en frangais (poser).
ss entre deux voyelles se prononce comme en frangais (passer).
tch se prononce comme en francais match, tcheque, p. ex. gir. tchirp 'crapaud',

beam, castetch 'chateau'.
ty (Variante de tch}, espece de t mouille, ecrit th dans les anciens textes et en

orthographe commune : correspond peu pres la prononciation de
tiede, moitie, p. ex. castety 'chateau'.

w correspond au w anglais (water) et Γο« consonne (ouate).
y est un i consonne ou yod (yeuse, yacht).
y dans les combinaisons ay, ey, oy, ouy, uy, a la valeur de y dans les noms

Bayonne, Goya, Gruyere.
z & la. valeur de la lettre frangaise.
i se prononce comme j (jordim).

Avec d', V, /, t1 nous exprimons des sons cacuminaux (de certains parlers
en Italic et en Espagne), articules avec la pointe de la langue recourbee en
arriere (phenomene retroflexe), p. ex. god'd'ina < gallina; v. § 469.

La representation des mots aragonais, Catalans et espagnols est conforme
a l'orthographe traditionnelle de ces idiomes. Le son ch qu'on rencontre en
aragonais et en Catalan, est exprime par le caractere χ (buxo, dixeron) ; en
basque χ a la meme valeur : kixka, txerri, xipi.

A c c e n t u a t i o n : Nous nous sommes efforces d'indiquer la syllabe
accentuee toutes les fois que l'accentuation d'un mot peut etre douteuse. Les
voyelles e et o surmontees d'un accent grave ou aigu marquent toujours des
sons toniques. Nous repetons ici que les transcriptions a, i, ou representent
toujours des sons accentues. Les mots qui se terminent en o, lorsqu'ils sont
depourvus d'un accent, sont toujours accentues sur la penultieme (caso, hemno).

S i g n e s c o n v e n t i o n n e l s :
•precede les formes (p. e. *c o n u c u l u s) qui ne sont pas du latin classi-

que ou reconstruites par induction.
< provenant de.
> devenu, transform£ en.
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CHAPITRE PREMIER

LES ORIGINES HISTORIQUES

1. AQUITAINE ET GASCOGNE. — C'est dans les commentaires 'De bello
Gallico' de Jules Cesar que nous est transmis pour la premiere fois le nom
d'Aquitaine. Son territoire, d'abord, etait nettement compris entre la Garonne,
les Pyrenees et 1'Ocean. C'est seulement en vertu de la reorganisation admi-
nistrative de la Gaule, operee sous Auguste, que le nom d'Aquitania fut
etendu ä tous les territoires au sud de la Loire, pour constituer une des trois
grandes provinces de la Gallia Nova12. Vers la fin du III* siecle la reforme de
Diocletien a rompu la liaison administrative avec la Gaule gauloise, en creant
des unites moms etendues. A partir de cette epoque l'ancienne Aquitaine de
Cesar est venue a former de nouveau une province a part sous le nom d'Agui-
tania Novempopulana, distinguee des territoires plus au nord : Aqmtania
Prima (terre des anciens Albigenses, Arverni, Bituriges, Cadurci, Lemovici,
Ruteni) et Aquitania Secwida (terre des Aginnenses, Bituriges, Vivisci, Petro-
corii, Pictavi, Santones). — L'Aquitania Novempopulana, a laquelle est faite
allusion dejä dans la fameuse inscription d'Hasparren (debut du IIIe siecle),
comprenait d'abord les neuf peuples des Ausci, Bigerri, Boiates, Consoranni,
Convenae, Elusates, Lactorates, Tarbelli et Vasates. Plus tard, dans la 'Notitia
provinciarum et civitatum Galliae' (fin du IV6 siecle), le nombre des peuples
compris dans la Novempopulanie, avec l'adjonction des Aturenses, Benehar-
nenses et Ilurenses est porte ä douze, ce qui correspond aux douze eveches de
l'ancienne Aquitaine dans sa primitive organisation chretienne 13.

En ce qui concerne la population de l'Aquitaine proprement dite (Aqui-
taine de Cesar), les historiens et les geographes s'accordent ä constater 1'exis-
tence d'un peuple original, distinct du peuple celte par la race et par la langue.
Sur ce point la description de Strabon (IV, 21) est claire et sans equivoque :

12 Voir Strabon IV, 2, 1 : l'Aquitaine formait une province trop peu etendue,
c'est pourquoi on 1'a accrue de tout le pays compris entre la Garonne et
la Loire.

13 Voici les capitales de ces dveches : Auch, Tarbes, Buch, Couserans, Commin-
ges, Eauze, Lectoure, Dax, Bazas, Aire, Lescar et Oloron (J.-F. Blade,
Memoire sur l'histoire religieuse de la Novempopulanie romaine, Bor-
deaux 1885).
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