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La gârett d’Ërdon 
 
Koom toul mond j'ë yu en Grenw-pér é een Grenw-mér. Denw 

lou bourdri à Juzë i tiré lë dyâb par la kheu koom tou léz awt an 
s'tan-là. Ben avenw ma nésenws vér léz enwnëy trant, la Grenw-Mér 
s’mi yell denw la tét d’achtë een gârett à la fàyr d'Ërdon. Ven 
khilomett à pyë sa s'fè an partenw dë boon-our lë maten. É vla mé 
Grenw-Paran parti ben désidë à la Fàyr Fyeuri à Rdon. 

Iz aan on vu dé vach, dé bod é dé bodyaw, dë tou léz âyj. 
Aprëy en tour dë fàyr, finalman ma Grenw-Mér trouvi s'ki li fallë. 
Vou m’avé konpërnu : sa të yell ki mnë l'batyaw, Ghus, lë Grenw-
Pér, n’avë li k'à swiv… 

Sa të een pëtit bërtoon, byenwch é này, koom dë just, fréch an 
lê dë son përmyë bodê. À kaoz dë sa, lë vandou an vlë en bon pri, La 
Grenw-Mér, si la ptit vach li pyézë ben, ê n’vëlë pwen kenwt meem 
së rwinë. Lé barjignri durit lontan, an frenw ô débu, é aprëy sou par 
sou ; la boon-foom léz aràychë yen par yen.  

Lë vandou jurë li : « Vouz ét dur aan affér, vouz allé m’avày la 
kween ! » 

« Nouna, mé jë l'répett, vout vach é been tro chér » 

É monté chlett é monté là ! Finalman  l'marchë fu arrétë an fen 
d’fàyr. La vach achtëy, falli ben sur bày een bollëy pour siourë1 
l’marchë, é korr. Lë vandou avë sëdë sa vach, mé falli korr ki doon la 
kord pour lâ ramnë à Ghémnë. É vla mé deu Grenw-Paran à ërprand 
la rout du rtour avék la ptit gârett2, ben dosil ma fày, ê swivë koom 
en pti chyen. La Genw-Mér të ben éz, il avë fallu du tan mé ê sonjë 
k’ell avë fê een boon affér.   

Arrivë à la màytyë du chmen, à la Vill an Pyér, l'Grenw-Pér vli 
li s’arrettë pour bézë een bollëy, sa boon foom groognë yell : « Va 
bézë ta bollëy mé dépéch-të paskë la vach yell ousi dë ben avày sày, 
                                                 
1 Siourë : clore, conclure. 
2 Gârett : nom donné au vaches bretonnes pie-noire, mot venu du breton guérandais, où 
« vaches » se dit « gorheit », évolution d’un mot vieux-breton qui en breton moderne serait 
« gworzheg » (bétail, troupeau de vaches).  



 

é on n'é pâ korr randu à Juzë ! » Denw la bâs ràysyëy, la vach gârett 
fi don soon antrëy denw ël tày à Juzë, aprëy avày bu een pyeen 
sàyrëy d’yaw ; ell avë sày la pôv ! La Grenw-Mér lâ rgardë su tou léz 
àmen, vé sa të een vrày boon affér ! 

Lë sày kenw falli lâ tirë, sa fu een awt affér : ê jigë koom en 
dyab pri denw en pyëj à rnar ! I falli lâz anheudë3 pour li tirë son lê, 
lë landmen sa fu korr parrày ! La Grenw-Mér konpri pourkày ell avë 
étë vandu ! Pourtenw sa të een boon vach avèk du lê ben kreemeu, 
meem si  fallë lâ mett su twa patt pour l’avày, son lê. 

Douz enw mé Genw-Paran i lâz on gardëy, é meem k’ê doonë 
sa patt dë dvenw yell-meem, pour lâz anheudë ô een eenyaw an bwa 
fê sur mëzur par lë Grenw-Pér ! Pour la ptit gârett dë Rdon, byenwch 
é này, sa të dvënu tou naturell. 

Ujeen Cogrel 
Dans les souvenirs de ma mère. 

                                                 
3Anheudë : entraver ; ne pas confondre avec « anhudë » ou « anhëdë » (ensorceler) qui 
vient du breton « hud » (magie). 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Lë Kenwtoonyë 
 

Kenw  jë l’vàyi  pour la përmyér  fày, sa të  ché mon  baw-frér. 
Jë l’përni  pour en trotkist, en léninist, ou ben korr een  anarchist. Mé 
pwen, sa të en khurë ! É l’khurë dla  Bernëri  korr ! Su la pyàyj lan-
lengn, i dvë së fér  ërmarkë. 

Sa të en vrày pëyu koom y’aan avë an s’tan-là, à parr lë dsu dla 
tét kit ë li ben pëlë : en vrày chenw d’kours pour lé pwëy, parrày... 
Mé ôtour dë sa dé chfeu lon dë d’meem, é pi dé moustach é dla barb 
pwen tayëy ou ben n’y’avë  lontan... Sa të Jézu-Kri tou pakrë4 ! Jë vli 
an fér la  rmark, mé deem i m’koupi l’subyê avenw : « J’ë vantyé la 
minn d’en cherch-pen, mé jë së en bon  khurë ! » J’n’avé pu k’à 
froomë ma goul. 

                                                 
4 Pakrë : tout-a-fait ressemblant. 



 

I vnë li ousi d’allë vwér son baw-frér, khi të kenwtoonyë, à la 
rtrét, é ki të parrêt-il ben malad. Sa n’të  pourtenw pwen la bouhalri5 
ki l’avë lâsë denw sa vïy. Mé tou l’mond dë savày sa : bouhal ou 
n’bouhal pwen, tu tërbali6 kenwt meem ! 

La sër du khurë brëzë, brëzë yell. « Il é ben malad mon  
boonoum ! J’krë ben ki va nou khitë s’é sur ! « Vantyé ou vantyé 
pâ ! » É l’khurë rantër  denw la chenwb  du malad. « Marsell, i 
s’applë d’meem ël khurë, Marsell tu chë à pik ! Faw kë tu m’doon lé 
dernyë sakrëman, tu  vày ben, j’ë déjà en pyë denw la tonb ». 

- Ren n’prés, ren n’prés, li di Marsell, pour een fày në va pâ tro 
vit. Tu di kë tu â déjà en pyë denw la tonb, mé deem, srâ-tu  asë 
khëru pour i mêt  l’awt ?  

Ujeen Cogrel 
                                                 
5 Bouhalri : travail harassant, du breton « bouc’halañ » (travailler dur). 
6 Tërbali : mourir. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

La kours du Dimenwch 
 

An 1946 lë gouvernëman dë Paris avë li désidë een rëform du 
météyàyj ki dvë s’applë lë fermàyj. Pu dla màytyë dé boulou 
d’krapaw n’s’an son pâ een myett appersu ô dëbu kë sa të pourtenw 
een pëtit révolusyon. 

Nout vàyzen, lë pér Battis, lizë senw dout lë journal pu 
souvenw k’léz  awt, é denw léz enwnëy 47 ou 48 il an préchi à son 
propriyéterr. I n’vlë pu doonë la màytyë du gren, dl’avengn, du byë, 
la màytyë dé bodyaw, dé poursyaw, dé poulyaw, déz eu, du beur, é 
ben d’awt chouz korr. 

I vëlë pàyë sa ferm à pri d’arjan, koom on dizë an s’tan-là. S’ét 
à dir en pri fiks à l’êktarr. Ël propriyéterr sa të lë Comte du  
Halgouët, ki d’en awt koutë në të pâ en mawvé boonoom, lengn dë 
là, mé ki n’ëmë pwen chenwjë lé chouz établi, pourtenw dëpëy lë 
mòyeen-àyj. 



 

Tou sa pour vou dir k’ël pér Battis, meem si il avë ràyzon 
d’ërchyeemë7, i n’fu pwen  kontenwtë du tou, sa fu en non katégorik, 
ô dé mënass an pu. Pour en pti il arë étë trétë dë koomunist 
révolusyoonerr. Ël pér Battis të tétu, é monsyeu l’Comte ousi ! 
Pandenw en enwnëy ou deu sa fu la ptit ghér antër yeu. 

D’un awt koutë lë pér Battis të li amoureu dé baw chëvaw. Lé 
konkour denw lé koomis, i y’allë toultan, avèk l’idëy d’avày en jou 
lë përmyë pri. Denw sa ferm i y’u een nësenws : een bell poulich 
alzan, ka étë noomëy Églenwtinn, lë meem prénon k’een 
koomersenwt dë Ghémnë ki pâsë yell pour avày en karrakterr pâ 
fasil. Battis avë di à s’mooman-là : « Si la poulich li rsanb, sa nou 
proomê dé baw jou  pour la dërsë ! » 

Par la swit si la poulich Églenwtinn a geegnë dé përmyë pri 
denw lé konkour, é ben pu tarr sa dësandenws, parày, ell avë en 
karraktèr dë chyen, é pir kë sa. Sa të een dëmi-senw, mal a mnë, ê 
tappë, ê mwersë8 khëk fày, ê përnë lë mor é dan, va don arrettë sa ! 

Si j’vou préch dë tou sa, s’é k’ell a yu en roll a jëwë denw 
l’affér ki nouz okhup. La ghér d’uzur antër lë pér Battis é son 
propriyéterr té ô pwen haw ! L’en é l’awt rësté su lou pozisyon, l’en 
attachë é tradisyon,  é l’awt ki vlë lâ chenwjë. 

Justëman la tradisyon vlë kë Monsyeu l’Comte doonë l’signal 
dë déparr pour allë à la grenw-més lë dimenwch. Lé métàyë attandé 
lë pâsàyj dë la wétur du Monsyeu pour swiv à la kheu leu leu. 
Persoon në së srë riskë à pâsë dvenw l’attlàyj du Comte du Halgouët. 

Ël pér Battis të à bou d’pasyenws aprëy sé diskusyon senw fen 
ô son propriyéterr ; i s’di en jour à par li : « si i n’veu pwen chenwjë 
la tradisyon, é ben mày j’vâ la chenwjë ! » 

Së dimenwch-là tout sa feemiy të denw la wétur, prét à partir à 
la grenw-més, Eglenwtinn, à peen twâz enw, të yell denw lë 
brenwkarr, é ki tappë du pyë. Vla la vwétur du Monsyeu ki pâs, lë 
pér Battis, lé ghid been an men, lâ swi sitou ; an haw du vilàyj en dé 
métàyë du Cheenô s’anterbawchi antër Battis é l’Monsyeu. En  kou 
                                                 
7 Ërchyeemë : réclamer. 
8 Mwersë : mordre. 



 

d’ghid léjë su la kroup dë la poulich, é sa të parti, Battis ërpërnë sa 
deuzyeem pyass dëryér Monsyeu l’Comte. Een awt kou su la kroup 
d’Églenwtinn é vla l’attlàyj à Battis à la hawteur du syen d’son 
propriyéterr ërdërsë pour mnë sa jëman,  ërdërsë ousi pour montrë 
son renw dë mét. Battis, lu an métàyë disiplinë mé à la tét dur, tou 
ousi ërdërsë su l’syëton dë sa vwétur, pour montrë kë la tradisyon 
pouvë ét chenwjë pour në pâ rëstë en vâlê tout sa vïy. 

Ël pér Battis arrivi lë përmyë à Ghémnë. Tou lé syen ki fëzé 
parti dë st’ékhipëy mit louz attlàyj ô meem andrë kë d’abitud, pâ 
leegn dë l’iyëz9. Persoon ne fi een rëflèksyon, koom si tou avë étë di. 

Lë landmen Lendi, vér diz our Monsyeu l’Comte randi vizit ô 
pér Battis à la Grenwd Métàyri. Aprëy lé salutâsyon d’uzàyj Battis 
yu dé konplimenw pour sa poulich ki trottë ben, é aprëy sa, Monsyeu 
l’Comte dooni  ràyzon à Battis ; dë métàyë i dvënë fermyë, dë vâlê, 
dë koomi i  dëvnë mét, son patron, kày ! 

Tou léz awt métayë chenwjit dë kondisyon denw léz enwnëy ki 
swivit ; lë dernyë sa fu an 1969. Léz idëy sa chenwj, mé faw du tan. 
Dé chouz ki ô jou d’eenë parress normall, té yeul, jë l’ë déjà di, een 
pëtit révolusyon en 1946. Battis arrë vantyé ben pu, lë pàyë chér !  

Ujeen Cogrel
                                                 
9 Iyëz : église. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Le ghéritou 
 

Mày Ujeen, jë së à la rtrët. Pour okhupë mé vyeu jou jë m'së mi 
ghéritou ! J’vày ben  kë n’y’aan a  k'sa étoon ! Pourkày ? J'n'ë pâ  la minn 
d’en ghéritou ? L’idëy m'aan é vnu an vàyenw Yvoon ma vàyzeen. La pôv, 
ell é ben malad, du mwen yell ell lë krë ben dur. Kenw ê të jeen, ê sawtë 
par dësu lé hâ d’pâw pour allë à la pàych éz enwghïy ëd  keenson, astour ê 
n'vày pu s’lëvë la pyeen leen tou lé ventwit ou trant jou, lâ vla malad… 

Lë maten an s’ésousïyenw  ê pran een pilween byench ô een gochtëy 
dë lê, é een màytyë dë poom d’orenwj, é pour dijérë tou sla, een awt 
pilween, jawn sëtlat. Aprëy sa, s'é l'pëti kabërno, é faw korr zyeutë ô pu 
prëy : Si s'é tro mou, een pilween này, si s'é tro dur s'é een pilween rouj k'i 



 

faw kor. Lë midi khék chouz dë lëjë, pâ d’pen, pâ d’beur, pâ tro d’patach, 
pwen d’pëziaw fi d’garn, é tërjou pwen non pu dë chateegn ! Tou sa, sa fè 
broomë ! Koom dijestif een pilween vert pour anpozë k’sa gërwett denw ël 
kopày ! 

La  ràysyëy, Ivoon va vwér sa vayzeen. Antër yeul ê tây dé peento à 
stila ou à sëtlat. Lë sày Ivoon é ben läsëy, ê menwj een poom é een pilween 
vyolett, é hopla, denw ël drujwë ou ê n’druj pu mézë. Avèk tout lé pilween 
k’ell anval la pôv Ivoon, n'y'a forséman dë kày ét malad ! É j'ë ben du an 
oublïyë, paskë n'y’a korr lé rmontenw : lë siro dë l’Abé Khiy, ou ben du 
Doktër Machen-Chwett, senw préchë dla triktäyëy ëd pikur, ki liz érus la 
pyaw, kë n'y’a pu een pyas grenwd koom een pyës dë ven sou, ki n’a pâ étë 
përtuzë, à drët koom à gawch ! Dé vrày plot à épiy lé fess à Ivoon 

Sa n'é pâ la peen dë vou dir k’a së rëjeem-là, la Ivoon të pâ pu épés 
k’en kouvèrk dë katéchis. Par lé jou dë grenw van, ê n'sorr pâ d'sa mézon ! 
La sël fày k’ell l’a fê, ê n'lâ rkoomenwsra pâ, fi d'garn ! Een  bufëy ëd van 
d’bâ të lâ bërsi ô mwen à karant mett ! Ê s'é ërtrouvëy denw en vyeu tenbrê 
à chwaw, ki të kârë dëpëy vent enw lë lon d’en hâzyë pyen d’érons é 
d’épinn 

Tout lé pilween à Ivoon, sa an fëzë en tâ. S'é Erness, son bourjwê, k'a 
li étë lé kri à la farmasïy, vu kë së jou-là n'y’avë korr dé bufëy ëd van ! 
Kenw Erness vàyi l’tâ, hawt-à-mulon dë bwétëy évâyëy su l'kontwér, fi 
d’gars dë bon-dyou, k'i juri an krusenw léz épawl ! Du kou il a anprentë een 
bërwett ché en marchenw à koutë, lâ falë ben, rëd fen pyeen k'ê të aprëy ! 
Deem il avë boon minn ël gâ Erness an sortenw dë la farmasïy ô sa 
bërwettëy dë médikâsyon ! 

- S'é pour khi tou sa Erness ? 
- É ben s'é pour Ivoon ! 
- Fi d’garn, è dë don ét ben malad la pôv ! ».  
- É mày persoon në m’pyen, mày ki va vantyé attrapë een ernïy à 

bërwettë tou s’kày-là, du kày ki n'é pwen doonë par dsu l’marchë ! 

Koom ghéritou, jë m’së ésàyë en maten su la bell-mér. Ê n’pouvë pu 
gâtë séz yaw, ê vlë allë ché l’mëdsen. J’man vâ vou doonë dë kày ës ki 
faw : een verrëy dë grou-pyenw tout léz our ! A midi la bell-mér n’avë pu 
sày mé tërjou ell allë pisë tou lé karr d’our !  Lë vàyzen  Battis avë li la 
déripett. Jë liz ë di dë bày en dëmi-lit dë lê d’beur tout lé dëmyour, é pi tout 
léz our kat doz dë Rikarr ! Sa du yi fér, il a étë konstipë pour hwit jour ! 



 

Adëryen en awt vàyzen të li justëman konstipë dëpëy twa jou, il avë 
baw pousë mé ren n’vënë, pâ fasil tou ça ! Stë jour-là ét arrivë  mon nvou 
Jenw-Pyèr ô sa grous moto dë mil santimett khub, een grous machinn kày ! 
Adëryen jë l'ë hochë su la moto dëryér ël nëvou, é an rout : 80,  100,  140,  
180,  lé virkwê à la kord ! Arrett, arrett, arrett, huchë Adëryen, mé l’awt 
farë dë pu bell ! Ghémnë  Nenwt senw mett la goul à bâ, é dëmi-tour à 
ërvëni an vërdenw tou parày ! A l’arrivëy Adëryen të tellman byenw, k'in 
an të byeu, é pi i sé mi à kourir dl’awt koutë dla hâ d’loryë, jë l’ë wi 
breemë twâ ou katt fày, sa y’étë, i të débourë… 

Pour la grip, j’ë ousi een boon mëdikâsyon. Mé sëtlat j’lâ tyen du 
Grenw-Pér, kenw il avë li la grip, i s'préparë een grenwd ékwèlëy dë lê dou, 
i battë d’denw katr eu dë poul, een boon dozëy dë pwéf, é an pu pour finir 
deu ou twâ dozëy ëd zozott ! En vrày ërmëd dë chwaw, à révëyë en mor, ou 
ben à anvàyë en bon vivenw drë ché Sen-Pyèr ! An tou kâ avèk sët mélàyri 
k’il applë du lê d’poul, lë landmen la grip të yell parti ! 

Lë métyé dë ghéritou në va pâ toultan koom on vëdrë ! Een fày 
Konstenw s'të li fê een twersëy, en sày k’il avë lé reu vwalëy. Jë liz ë tirë su 
la khett denw tou léz amen, étirë léz ortày du pu pti ô pu grou, Konstenw 
huchë li, i n’të pwen à soon éz, i jurë é më trètë dë tou lé non ! Katt gout dë 
zozot su la pat é een boon bolëy an travé dla goul é lë vla kalmë ! Jë liz ë 
kenwt meem di k’i li fallë dé ben d’pyë tou lé jou ô du grou së 
d’Ghérenwd ! Falë myeu, paskë il a étë khenz jou à marchë ô déz ânïy, 
j’avé du li kâsë lë rëstenw du pyë ! 

Avèk la mér Anjell sa n'a pâ étë la meem chouz, yell ê dijérë  mall, é 
an pu ê n’avë pwen l'moral. A swasenwt sèz enw, s'é vrày on n'peu pu tou 
avày. Jë liz ë konsàyë en boon  bolëy dë ven d’Bourdaw an manjenw ël 
midi. Yell ki n’avë bu ren kë du sit tout sa vïy, ê s'é forsëy ; deem  lë rouj 
s’é een médikâsyon koom een awt. Ô bou d’een sëmeen ell an bézë deu, é 
ell allë vrày ben, n'y’avë du myeu ! A la vwér koom sa ch’té ben éz mày ! 
Ô bou d'en mwé lë Bourdaw të à tou lé rpâ, é khék fày antër, é pu sa allë, sa 
të souvan.  Twâz enw aprëy, en maten, on l'a trouvëy chét à koutë d'son li : 
mallad, du kou lë mëdsen é vnu, ell a korr durë een sëmeen. An fen d’kont, 
yell k’avë en kanserr éz entesten, d’aprëy ël mëdsen, ê të mort d’een sirôz 
du fwa ! S'é koom sa khëk fày, on veu arrenwjë en batenw d’armwér, é s'é 
l’awt ki chë senw averti.  

Ujeen Cogrel
 
 



 

Les rivières comme voies de pénétration 
aux premiers siècles de la Bretagne Armoricaine 

 

L'étude de la toponymie nous apprend beaucoup de choses, car les 
toponymes sont souvent des marqueurs de l'Histoire. Pour les Bretons, 
peuple de marins, traverser la Manche ("Mor-Breizh" en breton) aux 5ème et 
6ème siècles, pour passer de l'île de Bretagne en Armorique, ce n'était pas un 
problème ; par contre, pénétrer à l'intérieur d'un pays très boisé, couvert de 
forêts en ce temps-là nous dit-on, cela n'était pas très aisé si l'on voulait 
emprunter les voies de terre, peu nombreuses, étroites et de pratique 
difficile. Restaient les cours d'eau, assez nombreux dans un pays réputé 
pour ses nombreuses précipitations et sans doute moins envasés que 
maintenant pour certains ; les immigrants bretons les utilisèrent 
certainement beaucoup dans leur quête pour trouver de nouvelles terres 
pour s'installer. Malheureusement, quelques siècles plus tard, au moment 
des invasions normandes, les Vikings, sur leurs fameux drakkars, 
emprunterons ces mêmes voies navigables pour aller piller villes et 
monastères installés le long de ces cours d'eau ou à leur proximité ; ainsi 
pour aller piller l'abbaye de Ballac en Pierric les drakkars normands 
remontèrent la Vilaine puis son affluent, la Chère. 

Si cette hypothèse de pénétration par les rivières se justifie, on doit 
retrouver de nombreux toponymes bretons à proximité des cours d'eau, du 
moins plus qu'ailleurs. Je me suis spécialement intéressé à la rivière du 
Don, affluent de la Vilaine, qui s'étire au nord du Pays Nantais en 
traversant plusieurs bourgs, et à cette interrogation on ne peut répondre que 
par l'affirmative. 

Si on remonte le Don à partir du lac de Murin, là où il rencontre la 
Vilaine nous trouvons aussitôt sur la rive droite, en Massérac, « Rolland » 
et « Port-Rolland », qui anciennement était écrit "Rosland" ce qui donne 
l'étymologie du toponyme : "ros" (tertre) + "lan" (monastère, enclos sacré) 
et peut faire penser à St Benoît de Massérac dont l'ermitage était non loin 
de là, à « Paimbu » de "penn" (chef, principe) + "buhez"10 (vie), "principe 
                                                 
10 On pourrait être tenté de traduire Paimbu simplement par "tête de vache", ou plutôt par 
"tête de bétail", c'est à dire "une seule vache" comme on dit "een bét dë chwaw" pour 
désigner une jument, traduction en mitaw de l'expression bretonne "ul loen kezeg". En 
breton ancien "bu" désignait le bétail à cornes, et une seule tête de ce bétail c'était "ur penn-
bu", mais aussi bien une vache qu'un taureau. En breton actuel "vache" se dit "buoc'h" soit 
"bu" (betail) + "oc'h" (suffixe singulatif) et serait l'équivalent de "penn-bu". La ville de 
"Paimboeuf" sur l'estuaire de la Loire, qui était écrit "Penbo" en 1091 peut s'expliquer de la 



 

de vie"11 de St Benoît ; « Couédé » qui anciennement devait être "Couedel", 
comme le nom de famille qui doit d'ailleurs être issu d'un toponyme, de 
"koed" (bois) + "deil" (feuillage) soit "bois feuillu" ; Coismo, de "koad" 
(bois) + "maw" (serviteur) ; fin 18ème le nom était écrit "Coismaux", ce qui 
explique la prononciation "Kwamaw" en mitaw. 

Sur la rive gauche, côté Avessac, nous trouvons le Gland et le Haut-
Gland, qui ne sont que le mot breton "glann" (rive, bord) ; Barel qui est 
une évolution de "barred12" pluriel de "barr"  (sommet, cime) et qu'on 
retrouve dans "Barel" en Blain (anciennement écrit "Baretz") et dans 
"Abbaretz", pour "an barred" (les sommets) ; Penhouet, qui était déjà noté 
au Cartulaire de Redon en 834 sous la forme "Pencoit" (Penn + coat = bout 
du bois) ; Ramballay est "rann" (parcelle) + "Balae" saint patron de la 
frairie) ; Renihel, qui est une évolution, dû au parler mitaw de "runigell" 
(petit tertre) ; Rohan est "roc'han" (petit rocher) ; un rapport avec la famille 
des seigneurs de Rohan est possible, mais de toutes façons le terrain est très 
accidenté. Non loin de là une chapelle ruinée portait le nom de Triouby, 
évolution possible de "Tre-Wobri" de "Tre13, Tref" (lieu habité, village) + 
"Wobri" (nom vieux-breton au Cartulaire de Redon). 

Sur la rive droite, en Guéméné-Penfao, nous trouvons la Tréglais, 
composé de "Tré" + "glenn" (vallée) ; Pussac et Pussaguel doivent être des 
toponymes bretons mais leur étymologie est incertaine ; la Cadorais 
pourrait porter le nom guerrier "CatWoret" du Cartulaire de Redon, 
aujourd'hui nom de famille "Cadoret" et "Cadorel" ; Tréguel : composé de 
"Tré" + "kael14" (barrière, clôture) ; la Landézais : de "Lan" (ermitage, 
monastère) + "Tézeac" (forme familière de "Seac", fondateur de la paroisse 
de Plessé) ; Friguel pour "friigell"  ("petit nez", dans le sens de "petite 
                                                                                                                 
même façon. L'interprétation "principe de vie" que donne le R.P. Léon Trivière en se 
rapportant à St Benoît, est aussi à prendre en considération car le mot breton pour "vie" est 
"buhez", anciennement "buc'hez",  mot dérivé de "buoc'h" (vache) car c'était cet animal qui 
était le principal moyen de subsistance, sens également du mot "buchedd" en gallois, langue 
sœur du breton.      
11 Selon l'interprétation du R.P. Léon Trivière. 
12 « Barel » peut toutefois avoir une autre signification : étant situé à proximité de la rivière 
« Don » où il y avait peut-être un gué autrefois, il pourrait être composé de « barr » 
(sommet) + « ret » (gué), comme le « Barrel » de Blain à proximité de l’Isac canalisé.  
13 “Tré ou Tref”  du celtique “treba”  (lieu habité et cultivé), dans les chartes les plus 
anciennes du Cartulaire de Redon est écrit “treb”  avant de devenir “tref” ; peut devenir 
“dré”, “dref”  par mutation. 
14 “Kael” mute en “gael” après “tré” ; dans cette étude on trouvera bon nombre de ces 
mutations, spécifiques des langues celtiques, ex: “Tréveleuc” pour “Tré-méleuc”  



 

pointe"), toponyme à comparer avec Fry pour "fri"  (nez, pointe) plus à l'Est 
; le Croisic pour "Kroazig" (petite croix) ; Feuildel est un toponyme 
hybride, où le mot roman "feuil" (feuillage) est doublé par le mot breton 
"deil" (feuillage)15 ; Guéméné, composé de "gwenn" (blanc, sacré) + 
"menez" (montagne) ; Bargaigne contient le mot "barr"  (sommet) plus un 
autre mot qui pourrait être "kenec'h" (hauteur, colline), le lieu s'y prête, 
mais aussi plus simplement "ken" (beau) après mutation k/g de la consonne 
initale ; Coisfoux formé de "koad" (bois) + "faw" (hêtres) ; Juzet semble 
être un nom breton de personne, seigneur du lieu, qui a pu être "Juzec" 
(évolution de "Judoc") ; le Bot (résidence) a pu être à l'origine la demeure 
du seigneur "Juzec" tout à côté ; Lévréac pourrait être formé de "Lez" 
(cour, poste de défense) + "bréac" dans lequel on pourrait voir "bré" 
(montagne, colline) + "ac" (suffixe caractérisant), ainsi "bréac" pourrait 
signifier "lieu caractérisé par une colline", mais un toponyme presque 
identique se trouve en Notre Dame de Grâce, Lévrizac16, sur la rive gauche 
de la rivière Isac, ce qui pourrait laisser à penser que "bréac"17 n'est  qu'une 
évolution de "brizac" ancien "Brittiacum", lieu où s'étaient installés des 
soldats bretons des légions romaines au 4ème ou 5ème siècle ; à moins d'un 
kilomètre de Lévréac nous trouvons Les Drieux, qu'il vaudrait mieux écrire 
"Lezdrieux" car ce nom semble est formé de "Lez" (cour, poste de défense) 
+ "Driec"18 (chênaie) ;  Retz dans un méandre du Don semble contenir mot 
vieux-breton "ret" (passage à gué), "rhyd" en gallois, ce mot doit être 
présent dans "Guenrouet" sur l'Isac, autrefois écrit "Guenret", identique à 
"Guinret" en Derval situé à 500m du ruisseau du Pas Guillaume, présent 
aussi dans de nombreux "Perret" pour "penn-ret" comme celui de St Omer 
de Blain près de l'Isac. 

                                                 
15 C'est la même chose que l'on retrouve avec des lieux nommés "Brémont" : "bre" est un 
mot celtique qui veut dire "mont" ; "Brémont" est porté comme nom de famille.  
16 Lévrizac semble formé de "lez" (cour, poste de défense) + "brizac" évolution de 
"Brittiacum" (lieu d'installation de Bretons) ; la commune de "Briec" en Cornouaille était 
"Brithiac" au XIème , donc un ancien "Brittiacum", puis au fil du temps devint "Briziac", 
"Briziec" pour finir "Briec" avec la chute du "z" intervocalique.  
17 Un lieu-dit "Bréac" existe en Notre Dame des Landes qui a un relief pratiquement plat, 
donc difficile de voir  en "Bréac" un lieu caractérisé par une colline, mais plutôt une 
évolution de "Brizac - Brézac" en "Bréac" avec la chute du "z" intervocalique ; par ailleurs 
le passage de la voyelle "i" à "e" et inversement est courant, d'ailleurs "Lévréac" se dit 
"Lévërya" en parler mitaw, et il est possible que "Bréac" devient "Bërya". 
18 "Driec" dérivé de "dri"  contraction de "deri, diri"  (chênes), mais existe aussi une forme 
"dero, derv" d'où dérivent les noms "Derouet, Drouet" (chênaie). 



 

Sur la rive gauche du Don en Guéméné nous trouvons : « Les 
Mérions » qu’il serait plus juste d’écrire « Lezmérion » soit « lez » (cour) + 
« merion » (fourmis) ; « La Nouasse » de « nouass » (« écoulement » en 
vieux-breton) ; « Coisquenay » proche d’un méandre de la rivère, de 
« koad » (bois) + « kenec’h » (tertre, colline) ; « Pingué » de « penn » 
(bout) + « kleuz » (carrière, excavation) ; « Coisnerion » de « koad » + 
« naerion » (serpents) ; « Tréfoux » de « tré » (lieu habité) + « faw » 
(hêtres) ; « Penfao » de « penn » + « faw » ; « Guémé » de « gwenn » + 
« maez » (champs ouverts, campagne) ; « Trémélan » de « tré » + 
« Maelan » (saint patron de la frairie) ; « Gascaigne » de « gwazh » (cours 
d’eau) + « ken » (beau), c’est le nom du village et celui du ruisseau qui y 
passe ; « Bruc » de « brug » (bruyère) ; « Le Tenou » de « tnou » (vallée) ; 
« Trégueneuc » de « tré » + « gwenneg » (nom de personne) ; « Tréguély » 
de « tré » + « killi » (bosquet, taillis) ou « killi » (pluriel de « kael » 
cloture) ; « Guénouvry » évolution de « WenWobri » (nom d’homme vieux-
breton) ; « le Rambourg » de « rann » (parcelle) + « bourg » en relation 
avec le village voisin, appelé « Bourg-Jamet ». 

Sur la rive droite du Don en Conquereuil : « La Rinaie » de « rin » 
(tertre) + « eg » (suffixe caractérisant) ; « Cocadin » de « koad » + 
« Caden » (anthroponyme) ; « Raucouet » de « roz » (tertre, coteau) + 
« koad » ; « Cranhouet » de « kran » (défrichement) + « koad) ; « Mortier 
du Faux » contenant le mot « faw » (hêtres) ; « Trébuton » de « tré » + un 
nom vieux-breton contenant « bud » (victoire) ; « Couaveix » de « koad » + 
« Beix » muté en « Veix » nom de personne noble que l’on doit rencontrer 
dans « Beix » en Beslé et « Launay de Beix » en Guéméné et dans « Pont 
Veix » en Conquereuil, nom également éponyme de « Baye » (29). 

Sur la rive droite du Don en Derval et Marsac : «Le Boudic » (la fée) 
ou « bodig » (petite résidence) ; « Cadeux » de « Kadog » (anthroponyme, 
saint breton patron de frairie, qu’on retrouve dans Pleucadeuc 56). 

Sur la rive gauche du Don en Marsac : «Treffegan » de « tref » + 
« Megan » (anthroponyme contenant « meg » honneur) ; « Le Coquelin » 
de « koad » + « kelenn » (houx) ; « Tréveleuc » de « tré » + « Maeleg » 
(patron de frairie ?) ; « Hingué » de « hen » (vieux) + « kleuz » (carrière)  
« Barel » qui comme les « Barel »  d’Avessac et Blain, contient le mot 
« barr » (sommet) ; « Morvel » de « mor » (très grand) + « mael » (prince). 

Sur les rives droite et gauche du Don en Jans : « Tarradineuf » écrit 
« TrebRatinoc » au Cartulaire de Redon, de « tré » + « radeneg » 
(fougeraie) ; « Trénou » de « tré + noued (écoulement) ; « Coisbré » de 



 

« koad » + « bré » (colline) ; « Lésiraie » de « lez » (cour) + « in » (le, la) + 
« ret » (gué) ; « Riennelais » de « rit » (gué) + « hen » (vieux) + « lez » 
(cour) ; « Le Landron » de « lan » (monastère) + « traon » (vallée) ou 
« an » (le, la) + « traon », le « l » représentant l’article français rajouté ; 
« Coutumel » de « koad » + « Tumel » (une des formes du nom de Ste 
Tunvel, sœur de St Idunet, nom présent aussi dans « Crétumé » en Avessac 
et « Cardunel » en Nozay) ; « Trigouet » de « tré » + « koed » (bois) ; 
« Bégouin » de « beg » (pointe, extrémité) + « gwenn » ; « L’Onglée » de 
« onn » (frênes) + « glen » (vallée) ; « Quillevrant » de « kil19 » (cellule de 
moine, hermitage) + « bran » (colline, mamelon) ; « La Guindrais » 
(« Ghendrë » en parler mitaw et sans prononcer l’article) de « gwenn » + 
« tré » (comparer avec « Guindref » en St Nazaire). 

En Nozay : « Rosabonnet » de « roz » (tertre, coteau) + « abona » 
(« rivière » en vieux-breton, évolué en « avon », « aven ») ; « Beaujouet » 
qui semble être une forme évoluée [passage « d/j » courant en breton] de 
« Baudouet » en Fay de Bretagne, de « bod » (demeure) + « hoed » forme 
mutée de « koed » (bois) ; « Cardunel20 » de « caer » (kêr) + « Tunvel » 
(sainte bretonne, dont on retrouve le nom dans « Coutumel » en Jans.   

En Treffieux : « Treffieux » de « Tref » + « Fieg » (saint breton ou 
fondateur portant ce nom) comparer avec « Treffeac » en Trignac ; « Les 
Froux » pour « Lezfroud » de « lez » (cour) « froud » (courant d’eau, 
torrent) ; « La Cleuze » de « kleuz » (carrière) ; « La Ginguenais » de 
« IunKeneu » (nom guerrier vieux-breton : « iun » désir + « keneu » jeune 
guerrier) ; « Cavalan » de « Kadwallon » (nom guerrier vieux-breton, de 
« kad » combat + « wal » protection + « lon » plein), origine des noms de 
famille actuels « Cadalen, Cavalain, Cavalin, Gavaland. 

En Issé : « La Binquenais » de « ben » (pied, base) + « kenec’h » 
(hauteur, éminence) ; « Longuénée » pour « L’Onguénée » de « onn » 
(frênes) + « kenec’h » (hauteur, éminence) ; « Coëtreux » de « koed » + 
« reun, run » (tertre). « Le Bois-Glain » dans ce toponyme « Glain » peut 
être St Glenn, patron de frairie. 

J’arrête ici cette longue énumération, qui démontre assez que les 
rivières ont été des voies privilégiées de pénétration pour les immigrants 
bretons venus s’installer en Armorique aux 5ème et 6ème siècles. 

Donwal Gwenvenez 
                                                 
19 En Irlande, “kil”  a pris le sens “église” ex: Kilkenny, Kilarney, Kilbeggan... 
20 “Cardunel” était aussi le nom d’une ancienne variété de pomme acide. 



 

Le mot « aujourd’hui » en gallo 
 

Le mot « aujourd’hui » en parler mitaw se dit « à-në » ou « ànë » et 
c’est sans doute pareil dans tout le domaine du gallo, à quelques nuances 
près, du genre « àné », « àneit ». D’après Jean-Paul Chauveau, chercheur 
au CNRS, ce mot « à-në » viendrait du latin « ad noctem » signifiant « à la 
nuit, de nuit ? » (Je n’ai pas pu avoir de traduction bien exacte, les 
latinisants se faisant rares de nos jours).  

 

Fait étrange, mais peut-être pas tant que ça du fait que le latin s’est 
imposé dans tout l’Empire Romain, toutes les langues de l’Ouest européen 
utilisent un mot calqué sur le mot latin « hŏdie » (aujourd’hui) composé de 
« hŏ » (ce) + « die » (jour) ; en allemand : « heute » ; en anglais : « to 
day » ; en danois, suédois & norvégien : « i dag » ; en néerlandais : « van 
daag » ; en gallois : « heddiw » ; en breton : « hiziw » ; en portugais : 
« hoje » ; en espagnol :  hoy » ; en italien « oggi », expressions qui font 
toutes référence au « jour ». Quant au mot français « aujourd’hui », il fait 
lui deux fois référence au mot « jour21 », car « hui », seul, est l’évolution de 
« hŏdie » en français (assez proche du « hoy » espagnol) ; « aujourd’hui » 
= « au jour de hui », et quand on dit « au jour d’aujourd’hui » on fait en 
réalité trois fois référence au jour. En parler mitaw on emploie aussi la 
formule renforcée « ô jou d’eenë » pour dire « à notre époque », mais elle 
est quant même plus courte. 

 

En parler mitaw la nuit se dit « në » donc on peut supposer que dans 
le mot « à-në » il y a « në », le mot mitaw pour dire « nuit », mais alors ce 
serait en contradiction avec toutes les autres langues de l’Ouest européen, 
par contre on pourrait y voir une survivance de la tradition celtique où la 
journée commençait avec la tombée de la nuit. Les Celtes comptaient et 
comptent toujours en nuit ; cette méthode liée à la tradition cosmogonique 
indo-européenne, se retrouve en gallois, langue dans laquelle la « semaine » 
se dit « wythnos » (littéralement « huit-nuits ») ; la semaine en breton, 
« sizhun », et en cornique « seythun », pourrait aussi y faire penser, dans le 
sens « seizh » (sept) + « hun » (sommeil), mais on nous dit que c’est une 
étymologie populaire, et que « sizhun » et « seythun » sont des adaptations 
brittoniques du latin « septimana » (semaine). 
                                                 
21 Le mot français « jour » vient du latin « diurnum » (de jour) qui a donné aussi l’adjectif 
« diurne » ; la chute du « d » inital explique l’évolution iurn > jurn > jour, le « n » se 
retrouvant avec les mots « journal », « journée ». 



 

D’un autre côté, « à-në » pourrait être la traduction et l’adaptation 
d’un autre mot breton, « henoz », qui actuellement veut dire « ce soir22 », 
mais qui étymologiquement signifie « cette nuit » : « he » (ce, cette) + 
« noz » (nuit). C’est un mot qui a pu exister en vieux-breton pour dire 
« aujourd’hui », puisque les Celtes comptaient en nuit et non en jour. La 
nuit ne suivait pas le jour, c’était le jour qui faisait suite à la nuit, comme 
les êtres sont cachés avant de naître23. Avec l’arrivée des conquérants 
romains, le monde celtique a été quelque peu bousculé et certaines de ses 
façons de concevoir le monde et les choses ont été modifiés, cela a peut-
être été le cas de  « hiziw », en vieux-breton « hediw » : « he » (ce) + 
« diw » (jour), construit sur le mode du latin « hŏdie »   et remplaçant 
« henoz », de concept celtique en se référant à la nuit. Le mot « henoz » ne 
servant plus pour le « jour » aurait été conservé, mais déplacé pour le soir, 
qui reste un espace de temps changeant suivant les saisons. C’était semble-
t-il l’avis aussi de F. Vallée, qui dans son Grand Dictionnaire français-
breton, notait, page 696, sous le mot « soir » : ce soir « henoz » (employé 
aussi pour « aujourd’hui  »). Cette double signification ne peut venir que 
de la persistance d’un usage ancien. 

 

Voila donc l’origine possible de notre « à-në » : la traduction et 
l’adaptation du mot breton « henoz » qui aurait signifié « aujourd’hui » à 
l’origine, suivant la méthode celtique, mais qui maintenant signifie surtout 
« ce soir ». 

Yann MIKAEL
                                                 
22 Le mot breton pour « soir » est très différent, c’est  « pardaez » 
23 Cf Les Celtes et la parole sacrée, Yvan Guéhennec, Editions Label LN, 2006, p. 129. 

-----------------------------------------------------------------------------  
 

La palatalisation du « G » et du « K » en gallo 
 

Dans certains mots du gallo, je dis  « gallo » et non pas « mitaw », 
parce que le phénomène est je pense général, on palatalise les consonnes 
« g » et « k », c'est-à-dire que la langue se plaque contre le palais quand on 
les prononce ainsi, d’où le nom de « palatalisation ». Dans la graphie 
Vantyé on les écrit « gh » et « kh » ; pour la prononciation voir le tableau 
en dernière page de la revue. 

 

Il y a quelque temps, Jean-Luc Laquittant de Redon, conteur gallo 
bien connu, me posa une question à propos de la palatisation du « g ». Il me 



 

dit : « Certains « g » sont palatalisés, d’autres ne le sont pas, comment faire 
la différence, et pourquoi il y a-t-il cette différence ». C’était une question 
que je ne m’étais jamais posée, me contentant seulement de noter ces 
palatalisations en fonction de mes souvenirs de prononciation. 

 

Je me suis mis alors à chercher et petit à petit des évidences sont 
apparues. Par exemple, quatre toponymes dont je suis sur de la 
prononciation locale : Guéméné, Guénouvry, Guémé, Guenrouet se 
prononcent respectivement « Ghémnë », « Ghénouvri », « Ghémëy », 
« Ghenrê », donc ils palatalisent tous les quatre le « g » initial, pourquoi ? 
Étymologiquement ces toponymes commencent tous les quatre le mot 
breton « gwenn » (blanc, sacré) provenant du celtique « vindo », donc avec 
un mot venant du breton et commençant par « gw » le « g » sera palatalisé.  

 

Par contre dans les mots « gëd » (humeur galante pour les chiens, 
mais aussi au sens figuré pour les hommes), « gëdyë » (chien qui suit la 
femelle en chaleur, et coureur de filles), « gëdïy » (chienne en chaleur, mais 
aussi fille qui courre les garçons [terme injurieux], putain), le « g » n’est 
pas palatalisé car ces mots ont une parenté avec les mots bretons « gadal » 
(impudique, lubrique), « gadalez » (femme impudique) qui peut 
correspondre à « gëdïy », et ces mots ne commencent pas par « gw ». Mr 
Brétécher+ de Nantes pensait plutôt que le mot venait du français « guelte » 
issu de l’allemand « geld » (argent). Quel qu’en soit l’origine, il n’y a pas 
lieu de palataliser le « g » dans ces mots.   

 

Dans le mot « ghép » (guêpe) le « g » est palatalisé car le mot vient 
du latin « věspa24 », dans « ghér » (guère) également car le mot vient du 
francique « waigaro », dans « ghér » (guerre) venu du francique « werra », 
dans « ghérir » (guérir) du francique « warjan », dans « ghi » (gui, la 
plante), du latin « viscum », dans « ghétë », du francique « wahtôn », dans 
« ghé » (gué) du latin « vadum », dans « ghiz » (guise) du francique 
« wîsa ». Tous ces mots, comme nous le voyons, commençaient à l’origine 
par un « v » ou un « w » ; en français ces « v » et « w » ont évolué, je pense, 
dans un premier temps en « gu » dans lequel le « u » se prononçait en semi-
consonne, puis en définitive en « g » simplement, mais conservant le « u », 
dans la graphie, après le « g » quand c’était les voyelles « e » et « i » qui 
                                                 
24 Le nom du fameux scooter Vespa, vient du nom italien de la guêpe, qui est « vespa », sans 
doute à cause du bruit que fait l’engin.  



 

suivaient, pour que les gens ne prononcent pas « je » ou « ji » suivant les 
règles de cette langue. 

 

Je rendis réponse à Jean-Luc Laquittant, en lui disant que la 
palatalisation se faisait avec la plupart les mots qui en français commençait 
par « gu ». Il fut convaincu, mais il me fit quant même une remarque : « Il 
y a le mot « gai » qui ne s’écrit pas avec « gu » et qui pourtant est 
palatalisé, notamment dans les chansons en gallo, quand on dit « ghé, ghé, 
laridon dé ». Très juste ! J’ai repris Larousse étymologique du français où 
je trouve l’origine de « gai », cela vient du francique « wāhi » (bouillant, 
impétueux) ; commençant par un « w » c’est donc normal qu’on palatalise ; 
si on n’a pas mis « gu » en français c’est qu’il n’y en avait pas besoin à 
cause du « a » qui suivait. On aurait pu aussi écrire « guei » comme dans le 
nom de famille « Guey », si toutefois le nom vient de « gai » (joyeux). 
 

Yann MIKAEL
---------------------------------------------------------------------------------------------------     

 

Un célèbre chameau qui peut-être n’en était pas un 
 

Tous ceux qui sont allés au catéchisme, que ce soit les plus de 
soixante cinq ans, ou bien ceux qui n’ont pas encore trente ans on entendu 
parler de ce chameau-là. Je sais que la façon d’enseigner le catéchisme 
aujourd’hui n’a plus grand-chose à voir avec la façon avec laquelle on 
enseignait il y a soixante dix ans25, mais la référence à ce chameau a du être 
utilisée par les catéchistes d’aujourd’hui tout autant que par ceux 
d’autrefois, car il avait un rapport avec ceux qui sont riches, et vous savez 
bien que dans la religion catholique les riches sont souvent fustigés, enfin 
les mauvais riches26, ceux qui gardent tout pour eux, sans penser à ceux qui 
sont dans le besoin, et en ce moment, avec la crise financière mondiale et 
ses effets destructeurs d’emplois, il en est beaucoup question, avec des 
histoires de parachutes dorés à la clef. 

 

Ce fameux chameau dont je veux vous parler, il en est question par 
exemple dans l’Evangile de St Luc, chapitre 18, verset 25 ou Matthieu, ch. 
                                                 
25 L’ayant pratiqué je sais de quoi je parle, mais cela explique peut-être aussi, pour une part, 
pourquoi la jeune génération ne pratique guère. 
26 Je précise « les mauvais riches » car Lazare, le grands ami de Jésus, était immensément 
riche, possédant dit-on un quart ou un tiers de Jérusalem, ainsi que de grands domaines, 
mais il faisait beaucoup d’aumônes.    



 

19, vers. 24. Un jour une personne, qui était un notable, demande à Jésus 
qu’est qu’il fallait faire pour être sûr d’aller au paradis. Jésus lui répondis : 
« Vends tout ce que tu possède, distribue l’argent aux pauvres, et tu auras 
un trésor dans les Cieux ». En entendant ça, l’homme devint tout triste, car 
il était immensément riche. Le voyant ainsi tout triste Jésus dit : « Qu’il est 
difficile à ceux qui ont des richesses d’entrer dans le royaume de Dieu », et 
il rajouta la phrase où il est question du fameux chameau : « Car il est plus 
facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche 
d’entrer dans le royaume de Dieu ».     

 

Les mots de Jésus sont paroles d’Evangile, si je peux faire ce jeu de 
mots, donc pas question de les mettre en doute, mais comme il s’exprimait 
souvent en paraboles, c'est-à-dire par allégories, par comparaison, les 
prêtres devaient penser que sous la parabole il fallait chercher le sens vrai. 
Donc, comme c’était évidemment impossible de faire passer un chameau 
par le chas d’une aiguille, ce qui revenait à dire que pas un riche n’aurait 
droit au Paradis, il devait y avoir une explication plus subtile que les 
traducteurs, traduisant au mot-à-mot n’avait pas su exprimer, ou plutôt que 
ce qui était évident pour les gens de Palestine du temps de Jésus, ne l’était 
plus pour nous vingt siècles après. Alors ils inventèrent la vraie histoire 
selon eux.  

La traduction mot-à-mot « trou de l’aiguille » ne concernait pas 
réellement une aiguille à coudre, mais un lieu-dit dans la montagne de 
Judée qu’on appelait « Le Trou de l’Aiguille ». Sur un des chemins qui 
serpentait à flanc de montagne il y avait à un endroit un éperon rocheux qui 
surplombait la route et barrait le passage. Comme il avait été impossible de 
contourner cet éperon rocheux pour faire passer la route, on l’avait 
simplement percé d’un tunnel comme on l’a fait souvent en Europe, en 
pays montagneux pour passer les lignes de chemins de fer par exemple. 
Mais en ce temps-là ça se faisait à la force des bras, le tunnel n’était pas 
aussi haut et aussi large qu’il aurait fallu, notamment pour laisser passer un 
chameau chargé de marchandises. C’était cela la vraie explication. 

 

Mon ami Paol Kalvez, qui est originaire de St Ronan dans le Léon, à 
qui je racontais cette histoire, m’a dit qu’à lui au catéchisme on avait 
raconté une autre version : Dans le mur d’enceinte de la ville de Jérusalem 
il y avait plusieurs portes bien sur, dont une qui était particulièrement 
étroite qu’on appelait la « Porte de l’Aiguille », et c’était de ce « passage de 
l’Aiguille » que voulait parler Jésus dans sa parabole. Un chameau non 
chargé avait déjà bien de la misère pour passer cette porte, alors quand il 



 

était chargé de marchandises il n’en était plus question. Il fallait 
automatiquement le décharger de tout ses bagages et colis, et là il y avait un 
deuxième symbole me dit mon ami : le chameau qu’on déchargeait pour 
passer la porte représentait la personne quittant ce bas-monde et les 
marchandises qu’on déchargeait, représentaient elles les richesses que 
personne n’emporte au paradis. 

 

Tout cela était bien beau dans le monde de la morale chrétienne, avec 
un brin de poésie en plus, et voila que je trouve un article dans la 
Documentation Catholique de 1997, page 593, qui démolit un peu ces 
explications aussi sensées qu’édifiantes. Dans un article intitulé « Histoire 
de l’Église syriaque catholique d’Antioche », Mgr Behnan Hindo, recteur 
de la Mission Syriaque en France, parle de la langue des Evangiles, dont les 
sources ont été écrites en araméen, langue du peuple et langue de la 
prédication de Jésus autant que sa langue maternelle, l’hébreu étant la 
langue sacrée. Les Évangiles ont été  ensuite traduits en grec, littéralement 
et servilement écrit Mgr B. Hindo, laissant apparaître les spécificités de la 
langue d’origine, l’araméen. Traduction littérale peut-être mais qui n’est 
pas exempte d’interprétation erronée, et à-propos du fameux chameau, 
sensé passer par le trou d’une aiguille, il écrit : « Or, le mot « chameau » en 
araméen-syriaque est « gamlo » ; ce même mot signifie aussi « corde ». Le 
traducteur n’a pas fait l’association «  chas d’aiguille-corde », qui était la 
plus évidente. Le mot « chameau », en outre, a donné libre cours à 
l’imagination des exégètes, pour lui trouver une légitimité ». 

 

Voila donc écornée la belle, édifiante, mais énigmatique histoire du 
chameau, toutefois on ne détruit pas si facilement que ça une histoire vieille 
de bientôt 2000 ans et qui figure dans des millions de Bibles à travers le 
monde et traduites dans des centaines de langues différentes ; donc longue 
vie au chameau et tant pis pour la corde, Jésus pardonnera aux traducteurs 
qui n’ont pas su traduire ses paroles correctement. 

Yann MIKAEL
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Traduction = Trahison 
 

Il y a un diton qui dit : « traduction égal trahison ». C’est  vrai que 
les différentes langues n’ont pas toutes les mots correspondants aux mots 
des autres langues quand il s’agit de traduire un écrit et d’exprimer 
exactement dans l’autre langue ce qu’il veut réellement exprimer. Cela est 



 

dû à de multiples raisons : aux peuples eux-mêmes, à leurs coutumes et 
cultures différentes, et parfois au simple fait d’un climat différent qui les 
conditionne. 

 

Parfois dans une même langue, parlée dans plusieurs pays, certains 
mots ne désignent pas la même chose partout, ce qui peut amener  de 
curieux quiproquos. Ce fut le cas avec le mot « corn » qui en anglais 
d’Angleterre signifie « blé », bien qu’il y ait un deuxième mot « wheat27 ». 
Aux Etats-Unis le mot « corn » désigne seulement le « maïs », voir les 
mots « corn flakes » (pétales de maïs). A la fin de la 2ème guerre mondiale, 
les autorités françaises demandèrent aux Américains de leurs envoyer du 
blé, pour cela ils employèrent le mot « corn ». Ceux-ci envoyèrent bien du 
« corn », mais du « corn » américain, c'est-à-dire du « maïs ». Et c’est 
comme ça qu’à la fin de la guerre les gens mangèrent du pain dont la mie 
était jaune, fait d’un mélange de farine de blé et de farine de maïs. La 
même confusion pourrait très bien se passer entre français et gallo : le mot 
« byë » pourrait laisser penser qu’il s’agit de « blé » et bien non, c’est du 
« seigle », pour « blé » on emploie le mot « gren », mais on dit « byé-này » 
pour « blé-noir ». 

 

Ceci me fait me fait penser aux Témoins de Jéhovah, et aussi à 
certains Protestants je crois, qui disent que Marie ne fut pas « toujours 
vierge » et qu’elle eu d’autres enfants après Jésus. Pour cela ils se basent 
notamment sur ce passage de l’Evangile de Matthieu 13, 55-56 (Marc 6 : 1-
6) : N’est-ce pas le fils du charpentier ? N’est-ce pas Marie qui est sa 
mère ? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères ? Et ses 
sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous ? ». Pour un catholique c’est 
clair, une fois expliqué on sait que le terme « frère28 » s’applique aussi à 
ceux qui ont un lien de parenté, donc aux cousins, et Jacques, Joseph, 
Simon et Jude, étaient les cousins de Jésus, fils d’Alphée29 frère aîné  de 
Joseph, l’époux de Marie. Pas du tout, disent les Témoins de Jéhovah, 
quand les Evangiles ont été traduits c’est en grec qu’ils l’ont d’abord été, et 
en grec existent les termes « adelphoï » (frères), « adelphaï (sœurs) et 
« sungenéïs » (cousins, parents), donc s’il c’était agi de « cousins » on 
aurait traduit par « sungenéïs » et après dans les autres langues on aurait 
                                                 
27 Comme en français il y a les mots « blé » et « froment ». 
28 Ceux qui ont fait la guerre d’Algérie, savent bien que là-bas le terme « frère » est 
généralisé, « saha khouya »  pour dire merci signifie « merci frère », même en s’adressant à 
un Européen.  
29 « Alphée » est un nom grec, son nom hébreu était « Cléophas » 



 

traduit aussi par « cousins » (consobrinus en latin, pour « cousin germain » 
et « sobrinus » pour « cousin issu de germain »), ce qui n’est pas le cas.  

 

Cependant il y a une chose qu’oublient ces braves gens qui résonnent 
comme des Européens de maintenant, si les Evangiles ont été traduits 
rapidement en grec, c’était d’abord pour les Israélites hellénisants, dont les 
colonies peuplaient tous le pourtour méditerranéen et dont la langue 
courante était le grec, comme le démontre très bien Claude Tresmontant 
dans son livre « Le Christ hébreu, la langue et l’âge des Evangiles ». Ils 
savaient très bien le sens des mots « adelphoï », « adelphaï », traduit de 
l’hébreu ou de l’araméen, car il les lisait déjà dans l’ancien Testament, 
traduit en grec (la Bible des Septante). Par contre Claude Tresmontant nous 
indique la façon dont s’exprimaient les Hébreux quand il s’agissait de 
frères et de sœurs comme on l’entend aujourd’hui en Europe, c’est : « un 
frère, fils de mon père », « une sœur, fille de ma mère ». Ex : Deutéronome 
13, 6 : « Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui 
repose sur ton sein, » ; Deutéronome 27, 22 : « Maudit soit celui qui 
couche avec sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère » ; Juges 8, 19 : 
« Il dit : C’étaient mes frères, fils de ma mère ». 

 

La traduction est un art difficile, qui n’est jamais définitif, c’est pour 
cela que pour des ouvrages très importants, comme la Bible, apparaissent 
régulièrement de nouvelles traductions, ce qui fait la joie des critiques qui y 
trouvent matière à de nouvelles controverses. 

Tiernvael
-------------------------------------------------------------------------------------

 

 « Treffoux » village disparu 
de Fay de Bretagne 

 

Les villages et les villes peuvent, comme les hommes, naître, vivre et 
mourir, on en a des exemples célèbres dans l’histoire ancienne, comme 
Babylone. Quand on consulte les documents anciens de nos communes ou 
paroisses on s’aperçoit que certains villages ou hameaux n’existent plus ; 
certains aussi on changé de noms pour telle ou telle raison. Quoi qu’il en 
soit c’est un peu de l’histoire du pays qui disparaît.  

Ces villages et hameaux disparaissent souvent à cause de nouvelles 
routes qui sont construites sans passer par ces villages. C’est le cas du 
village de Trélan » en Blain qui s’est retrouvé à l’écart d’une nouvelle route 



 

allant de Blain à St Omer, périclitant et finissant par disparaître. Le nom 
« Trélan » ne subsiste que dans le nom de la frairie. Même chose pour la 
« Trévennais » en Héric. Sur les cartes d’Etat Major anciennes ce village 
figure comme un lieu-dit important, il y avait un relais de poste. Et puis fin 
19ème on a construit une nouvelle route Blain-Héric, rectiligne, isolant la 
« Trévennais » qui a périclité ; au moment du remembrement il restait 
encore quelques ruines, les bulldozers ont rasé ce qui restait. 

Un cas un peu semblable a dû arriver en Fay de Bretagne. Pierre 
Bihan, dans son livre « Contribution à l’Histoire de Fay de Bretagne » 
nous parle d’un toponyme breton « Treffoux » qu’on retrouve dans 
l’appellation « gagnerie de Treffoux » près du village de la Meignelais .Le 
nom « Treffoux » ne peut désigner qu’un nom de village, dont nous 
trouvons des synonymes non loin de là : « Tréfou » en Guipry (35), 
« Tréfoux » en Guéméné-Penfao (44), « Treffau » en St Dolay (56). 
Toponymes constitué de « Tref » (lieu cultivé et habité, village) + « fou, 
faw » (« hêtres » en breton) ; à Guéméné « Tréfoux » se trouve dans sa 
partie Sud qui était « Penfao », dans lequel apparaît aussi le nom breton du 
« hêtre », et ce « Treffoux » de Fay de Bretagne, se trouve dans une 
commune dont le nom signifie « hêtres », mais en évolution romane. 

Ces toponymes en « tref, tré » sont parmi les plus anciens toponymes 
bretons, significatifs des premiers établissements des Bretons en Armorique 
et cette très haute ancienneté peut expliquer pour une part la disparition  de 
ces 3 toponymes. Pour le « Treffoux » de Fay il y a peut-être eu simplement 
substitution de nom. Le nom «La  Meignelais » est construit à partir du 
nom de famille « LeMeignen » dont Pierre Bihan dit que cette famille, sans 
être noble, était liée à la petite noblesse locale depuis le 16ème siècle. Rien 
d’étonnant donc à ce qu’elle ait voulu laissé sa marque, mais en effaçant un 
toponyme bien breton. Le mot « gagnerie », quant à lui, désigne les bonnes 
terres autour des villages, mot typique du canton de Blain, à Guéméné on 
dit « domaine » (« dëmeegn » en mitaw). Ce terme semble inspiré du 
breton « gounit » (« cultiver » et « gagner ») et « gounideg » (cultivateur) ; 
serait « gounezvan » en breton actuel. 

Pierre Bihan mentionne aussi, page 49, l’énoncé d’un bail daté du 20 
Juillet 1777 entre un propriétaire et son fermier, concernant le village de 
l’Épine, et on y trouve mentionné un champ nommé « La Fontaine 
Rivaux ». Ce nom « Rivaux » est un nom de famille, mais dans les noms de 
famille relevés par Pierre Bihan, sur plusieurs siècles, dans les registres de 
Fay, aucune trace de ce nom. J’en conclurais que ce nom a pu être celui de 



 

l’ancien patron de la frairie, St Riwal, évolué en « Rivaux » sous l’influence 
du parler roman, tout comme ce saint breton, est le patron de la frairie du 
« Moulin Rivaud » en la Grigonnais, à qui il a aussi donné son nom. De la 
même façon, dans le nom du village de « Méluc » on peut y voir le nom 
moyen-breton « Meleuc » (Maeloc), patron de frairie à Marsac dont le nom  
se retrouve dans Trévéleuc. Il a pu aussi être un 1er patron de frairie à Fay, 
supplanté plus tard par un saint plus canonique, reconnu à Rome, surtout 
après 1532, date du traité d’union entre la Bretagne et le Royaume de 
France. 

Donwal Gwenvenez

-------------------------------------------------------------------------------------
Ar sport : opiom nevez ar bobl 

 

“Opiom ar bobl eo ar relijion“, en devoa disklêriet Karl Marx en e 
amzer. Hiziv an deiz, gant “Kib-bed ar melldroad” e Suafrika e c’hellfemp 
lavarout ez eo deuet ar sport da vezañ opiom nevez ar bobl, hag e-touez an 
holl c’hoarioù-sport-se, ar c’hoari melldroad da gentañ-holl. Gant komzoù 
Karl Marx e c’hellfemp ouzhpennañ e oa un tammig fent dindan ar gerioù, 
ken diac’hinadek ha ma c’hell seblantout, rak ur gwir relijion e oa deuet da 
vezañ ar gomunouriezh ijinet gantañ, ha gant Lenin war e lerc’h, neuze un 
opiom nevez, dreist-holl evit ar pobloù na oant ket kouezhet c’hoazh 
dindan krabanoù ar relijion-se. 

Evit d’ar gomunouriezh gellout gounit tachennoù, he devoa ezhomm 
a vruderezh, a gimingaded, evit pennluskañ an aviel nevez-se, ha petra 
gwelloc’h eget ar sportourion, n’o devoa ket ezhomm a fuzuilhoù, nag a 
emfuc’helloù-bannañ evit gounit. Diuzet e veze e-touez ar yaouankiz, ar re 
donezonet ar gwellañ evit ober sport, ha neuze e veze graet war o zro, 
penn-da-benn gant ar renad. Bodet e-barzh kreizennoù gourdonañ, e vezent 
gourdonet ha prientet evit gounit medalennoù er c’henstrivadegoù sport 
etrevroadel, ha dreist-holl er C’hoarioù Olumpek, evit diskouez d’ar bed a-
bezh an tebet dreistelezh ar reizhiad soviedel. Evel-just e veze tavet war an 
devoud ma veze roet d’ar sportourion-se a bep seurt drammoù evit kreskiñ 
o c’haheradurezh30, o fadoni, o nerzh. Ne oant ket paeet marteze evel pa 
vijent bet e Kornogeuropa, hogen brienteion31 e oant memestra en o bro, 
gant klod hag enor war ar marc’had. 

                                                 
30 Kaheradurezh : musculature. 
31 Brienteg : privilégié. 



 

E Kornogeuropa, e Bro-C’hall dreist-holl e chome bamet an dud 
dirak ar paneradoù a vedalennoù a c’houneze sportourion ar broioù 
komunour er c’hevezadegoù etrevroadel, hag ar bolitikerion a vame ganto 
rak komprenet o devoa e c’helle klod ar sportourion vedalennet distrinkañ 
warno. Siwazh evit ar C’hallaoued, daoust da strivoù o folitikerion ha d’o 
gourdonerion ne greske ket buan a-walc’h an eostad medalennoù. 
Sportourion e chome bepred ar C’hallaoued, hogen dreist-holl dirak o 
skramm skinweler pe war vankoù ar sportvaoù. Kavet e voe un diskoulm a-
benn ar fin : mont da Afrika, dibab tud yaouank donezonet, o degas da vro-
C’hall, ober diouto Gallaoued war ar paper, o gourdonañ diouzh ar gwellañ, 
hag e c’hounezfent medalennoù. Hag ez arc’hwelas ar reizhiad, ar 
medalennoù a gouezhe er baner, hag ar gwenneion a gouezhe ivez e yalc’h 
ar c’hoarierion, rak ouzhpenn ar gopr evit redek pe skeiñ ouzh ar vell e oa 
ar gopr evit ober bruderezh, evit n’eus forzh petra, arc’henadoù, dour-
Kologn, aotennoù, big-mac e-ti MacDonald... Pep tra ’zo mat evit rastellat 
arc’hant. Met breinet e vez un den gant arc’hant a-vras, gounezet re aes, ha 
gwelout e skeudenn dizehan ouzh ar skinwel pe war panelloù bruderezh a 
c’hell distabilaat anezhañ. Troiadoù er boestoù-noz war ar marc’had ha 
gisti32 a lorc’h da zibenn an nozvezh a c’hell ober heñvel, dreist-holl pa vez 
dezrevellet an dra-se er c’helaouennoù da c’houde. 

Gouzañvet e veze an dra-se gant ar C’hallaoued keit ha ma veze 
trec’h o skipailh “broadel”, hogen p’en deus kroget da vezañ trec’het bep 
gwech, pe chom hep trec’hiñ, o deus kroget da bismigañ, da glask c’hwen e 
loeroù ar c’hoarierion : re baeet e oant, hini ebet anezho ne oa gouest da 
ganañ ar Marseillaise, ne raent ket enor d’o mailhurenn na d’ar banniel 
gall. Ne zerc’houeze ket Frañs ar skipailh-se, re a Afrikiz a oa e-barzh, ha 
pa voe evit c’hoari a-enep da skipailh Suafrika, muioc’h eget an hanter eus 
ar C’hallaoued a hete e vefe trec’h Suafrika, hag e voe evel-just. 

Pennadoù-skrid fuloret e-leizh ez eus bet er c’helaouennoù gall 
goude-se. Dibikouzet e hañvale bezañ daoulagad ar C’hallaoued. Darev e 
oant da vezañ dizrammet un tammig eus o opiom ! 

Yann MIKAEL
                                                 
32 An dra-se a ra din soñjal ne blije ket d’ar mammoù, war ar-maez, gwelout o mibion mont 
da c’hoari er skipailh melldroad va farrez, a oa dreist-holl skipailh paotred ar vourc’h, rak 
desket e veze dezho a bep seurt kanaouennoù gadalus, hag e krede dezho e vije bet traoù all 
gadalusoc’h c’hoazh.  
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« à » : est un « a » ouvert, ex. pàych (pêche) ;  « â » : est un « a » fermé, ex. 
kârott (carrotte)  ;  « ô » : est un « o » fermé ; ex. anpôzë  (empêcher). 
« an » & « on » : comme en français ; ex. pansë (penser), pàyson (poisson). 
« en » : se prononce comme tout ce qui en français s’écrit : in, ain, ein, un. 
« enw » : comme si en français c’était écrit « ainhou » mais prononcé en une 
seule syllabe, ex : grenw (grand), Jenw (Jean), passyenws (patience), 
pyenwch (planche), penws (panse), enwnëy (année).  
« aa », « oo », « ee » : comme an, on, ain en français, quand ces sons nasalisés 
sont suivis d’un « m » ou « n » se prononçant. Ex. : Jaan (Jeanne) boon 
(bonne) peen (peine) jeemëy (jamais). On peut aussi écrire chmeez 
(chemise) au lieu de chmenz, ou preez (prise) au lieu de prenz car  « ee » 
peut se prononcer comme le « ee » anglais, c’est à dire « i ». 
« ë » : comme « eu » dans « fleur », « saveur », ou « e » dans « le », « de ». 

« ê » : comme « et » dans « poulet » ; ex. poulê, chapê, koutê. 

« é » : est un « e » fermé, ex : péch (pêche, le fruit), khér (cuire), ghér (guère)   
« ây », « ày », « ëy », « üy », « ouÿ », « ïy » : dans tous ces cas "y" est une 
consonne, jamais la voyelle « i » ; ex. : « dëpëy » (depuis), « kïy » (quille). 
« w » : pour le « oi »  français nous écrivons « wa », ex. : wâzê (un oiseau),  
« aou » est écrit « aw », ex . : myaw (miaou), wézyaw (des oiseaux). 
 
« kh », « gh », « nh » : le « h » qui suit k, g, n, signifie que chacune de ces 
consonnes est palatalisée, c’est à dire qu’on les prononce en rapprochant la langue 
du palais. Le français ne palatalise que le « n » et l’écrit « gn », ex. : gagner. On 
conserve « gn » pour écrire le « n » palatalisé pour ne pas trop dérouter le lecteur, 
mais un système identique pour les trois consonnes concernées k, g, n serait 
mieux. Ex. : mâreegn (femme mariée), peegn (peigne), khett (jambe, patte), 
Ghémnë (Guéméné),  etc...  
 

« g » & « s » : ces deux consonnes sont toujours dures, comme dans « gain » 
et « sain ». Pour le la prononciation douce il y a  « j » et « z ». 
 

Les lettres l, t, r, s  sont doublées quand elles suivent des « e », « o », « a » 

ouverts, ex. : yell (elle), Marsell (Marcel), myett (miette), kârott (carotte), 
sott (coquette), oss (os) pall (pelle), err (air), ferr (fer) ; ne sont pas doublées 
si ces voyelles sont suivies de 2 consonnes distinctes, ex. : « pert » (perte). Le 
« n » est doublé dans lapinn (lapine), épinn (épine), farinn (farine), etc… Les 
lettres Q et X  ne sont pas utilisées. 
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