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A PROPOS DU DOUBLET "AUGE" / "APOGEE" 


Quelques remarques étymologiques (1) 

Maravillas AGUIAR AGUILAR 

Au cours des recherches qui tendent a la réalisation de ma these de doctorat, 
je me suis rendue compte de l'existence d' une paire de mots apparemment synony
mes et interchangeables. Il s'agit du doublet formé par "auge" et "apogée". Dans 
ce travail, il faut comprendre "auge" dans son ancienne signification de som
met, point culminant, ainsi que dans son ancien sens astronomique. Ce doublet 
propose la possibilité d'aborder des questions relatives aux voies par lesquelJes 
les textes de l'Antiquité classique ont été transmis au monde arabo-islamique 
et ont ensuite atteint le domaine scientifique médiéval. 

L' "auge", pendant tout le moyen age étai t le mot utilisé pour désigner la dis
tance maximale séparant une planete de la terreo Tandis que sa distance mini
male était le " périgée". Ces dénominations ont leur origine dans le modele cos
mologique ptolémai'que des épicyc\es et des spheres excentriques. 

Selon le modele ptolémai'que (IIeme siec\e apres J.e.) la terre se trouve au cen
tre du "monde". Elle est entourée par des spheres, au nombre de huit. Chaque 
sphere contient l' un des corps célestes. Les spheres s'emboítent jusqu'a la hui
tieme sphere Ol! se trouvent les étoiles fixes . Notons que ,'on utilise encore le 
mot "firmament" a cause de cette vision de la voute céleste. Le mouvement de 
ces huit spheres est simple, régulier, parfait et harmonieux. Rappelons ici que 
chez les pythagoriciens (Veme siecle avant J.e.) il existait la croyance selon laquelle 
les spheres dans leur mouvement jouaient une musique d ' une perfection abso
lue que les etres humains étaient incapables d'entendre. 

Ce modele de spheres mobiles trouvait son origine dans les principes physi
ques d'Aristote. En suivant sa Physique, les mouvements des sph ;~res étaient sim
ples, parce que tout mouvement simple en produit un autre tout aussi simple. 
De plus, le modele astronomique aristotélicien considere que les spheres sont 
homocentriques, autrement dit les huit spheres ont un meme centre: la terreo 

La représentation géométrique de ce modele a été, on peut le dire, un leitmo
tiv dans la littérature astronomique. On peut trouver plusieurs schémas, réduc
tion a deux dimensions de ce modele, qui associent des cerc\es concentriques 
aux différents noms des planetes alors que la huitieme sphere correspond a la 
"sphere des étoiles fixes". 

1. 	 Remerciements au Praf. Dr. H ossam Elkhadem pour m'avo ir encauragée á rédiger cet article 
et qui m'a apporté toute t'aide nécessaire et plus encare grace á ses cannaissances approfondies 
du sujet traité. Au Praf. Dr. Juan Barreta, Titular de Lengua Griega al'Université de La Laguna 
paur ses remarques judicieuses. A Robert el Olivier Lejeune paur la lecture saigneuse el á Andrée 
Van Loo paur la dactylographie. 
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Le probleme, lorsque Ptolémée adopte les príncipes physiques aristotéliciens 
pour l'élaboration de sa théorie astronomique, c'est que ces principes théoriques 
ne correspondent pas completement a la réalité issue de ses observations des 
planetes. Ptolémée trouve des irrégularités et des mouvements capricieux lorsqu' il 
regarde le ciel. Une telle question l'amene a construire une théorie basée sur des 
modeles d 'épicycles, différents pour chaque planete et également sur des modeles 
avec des spheres excentriques. 11 donnera alors une explication rendant compte 
des irrégularités observées tout en essayant de préserver la "croyance" dans la 
régularité des mouvements célestes. 

A ce moment-Ia, naquit la lutte qui opposa pendant des siecles et jusqu'a 
Copernic, les défenseurs de l' homocentricité des spheres céiestes aux défenseurs 
de leur excentricité. 

A vrai dire, la question de l'homocentricité des spheres célestes était déja dé
veloppée par Eudoxe de Cnide (ca 368 avant J.C .). Selon sa théorie, il existe un 
certain nombre de spheres pour chacune des planetes, variable selon le corps 
céleste. Ces spheres combinent leurs mouvements pour produire I'o rbite de la 
planete. Ainsi, les irrégularités des courses des planetes sont comprises non pas 
comme l'idée d'une mécanique simple mais comme une mécanique composée. 
De meme, dans la théorie d'Eudoxe de Cnide, chaque planete forme un systeme 
indépendant des autres et le nombre des spheres est de vingt-sept (2). 

Aristote accepte le modele d'Eudoxe, révisé par Callipe. Il suppose l'existence 
des spheres compensatrices afin d'expliquer les différentes irrégularités des orbites 
des planetes. Avec cette addition, les spheres célestes seraient au nombre de 
cinquante-six (3). 

Au Ill eme siecle, la théorie complexe qui admettait l'existence de spheres mul
tiples a été petit a petit abandonnée au profit d ' une théorie qui expliquait les 
mouvements célestes par des cercles excentriques et des épicycles, en donnant 
une solution géométiique au probleme. 

Ptolémée remanie ces traditions et celles-ci passent progressivement dans le 
domaine scientifique arabe médiéval avec un grand succes. Pendant des siecles 
successifs le fossé s'élargit davantage entre les théories des "modernes" et les 
théories de ceux qui s'opposent aux nouvelles idées trap éloignées de celles des 
"anciens" philosophes. 

Les premiers qui ont voulu réformer les théories astranomiques de Ptolémée 
sont les philosophes et les astronomes de l'école aristotélicienne d 'al-Andalus. 
Il semble qu'lbn al-Bajja (Avempace) (m. ca 534/1139) fut le premier philosophe 
aristotélicien arabe en al-Andalus. A coté de ses théories sur le mouvement, il 
rejettera celle des épicycles. Ibn Tiifayl (avant 504/ 1110-581/1185) et son éleve al
Bitruji (Alpetragius) (actif ca. 586-1190), s'opposerent également au systeme des 
excentriques et des épicycles. Al-Bitruji proposera la théorie du mouvement en 
spirale des planetes (IJarakát lawlabiya) dans son K itáb al-hai'a (Traité d 'as
tronomie). Cette spéculation sera l'une des argumentations la plus utilisée par 

2. 	 Histoire générale des sciences. Sous la direction de René TATON, 3 vals. (Paris : Presses Univer
sitaires de France, 1957-1964) : 1, 242. 

3. 	 Op. cit., 265. 
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A PROPOS DU DOUBLET 'AUGE'I'APOGEE' 

le mouvement des aristotéliciens hispano-musulmans contre les défenseurs de 
Ptolémée. Jiibir ibn Afia!) (actif aSéville XII-l) a également composé son I~lalJ 
al-Majistl (Correetion a l'Almageste). On y remarque ses désaccords avec les 
théories ptolémalques. lbn Rushd (Averroes) (1126-1198) n'était pas d'accord 
avee les modeles des spheres excentriques et des épicycles. Il exposera une théo
rie en suivant celle d'Aristote sur le mouvement hélicoidal qui explique que les 
mouvements célestes sont composés de l'accélération et du ralentissement des 
planetes (4) . 

Ce mouvement contraire a l'Astronomie ptolémaique né en al-Andalus fut 
introduit en Orient musulman et concretement en Egypte en 561/1165 par Mai
monide. La conséquence fut la nouvelle théorie du mouvement planétaire éla
borée par Na~r al-Din al-1úsl (598/1201-673 / 1274) ainsi que les nouveaux modeles 
proposés par 'Ala' al-Din Ibn al-Shatir (706/1306-777/1375) (5). 

D'autre part, les théories incluant des épicycles et d'autres notions géométri
ques en relation avec l'excentricité des spheres célestes, comme par exemple la 
notion de cireulus et punetus aequans (équant) élaborée par Ptolémée furent tres 
répandues et perfectionnées pendant des siecles par des astronomes musulmans. 
Bien sur, l'amélioration progressive des instruments utilisés pour l'observation 
des phénomenes astronomiques fut un essor pour des théories encore plus pro
ches des mouvements observés. Cela a permis, par exemple, de démontrer que 
I'apogée du soleil n'est pas immobile et qu'elle est soumise au mouvement de 
la précession des équinoxes (6). 

Dans la théorie des épicycles chaque planete décrit son orbite autour d'un 
point et ce point décrit un autre cercle dont le centre est la terreo Avec ce modele 
simple d'épicycle, on explique la récession et l'acces des mouvements des plane
tes, ainsi que les changements de la vitesse de leurs courses. 

Au moment ou la planete se trouve a sa distance la plus éloignée de la terre, 
les astronomes du moyen age disaient qu'elle était a son "auge", c'est-a-dire a 
son "apogée". Tandis que lorsque la planete est a sa distance la plus proche de 
la terre, ils disaient qu'elle se trouvait a son "périgée". 

Si l'on veut maintenant regarder les mots utilisés par la langue arabe pour 
exprimer les idées d'''apogée'' et de "périgée", on yerra que pour l'apogée on 
a le mot awj ( tJ¡'), tandis que pour le périgée on a le mot haátd ( ~). Ceux
ci sont les deux termes techniques en usage au moyen age islamique, tant en Orient 
qu 'en Occident. 

Nous allons étudier particulierement le devenir étymologique des mots "auge" 
et " apogée". Pour "apogée", il est évident que le mot provient bien du grec 
cnró-yEw/J, terme composé par le préfixeQ,7ró- (loin de) et le mot -y~5 (-yair¡s) (terre). 
Il semble que ce substantif était déja connu dans le dialecte attique. 

Dans un premier temps, comme on a déja pu le remarquer, ce terme fait réfé
rence a la distan ce maximale entre la terre et une planete. Apres le changement 

4. 	 H . ELKHADEM, "L'histoire des sciences du moyen age islamique dans les manuscrits de l'Escu
rial " , Les rois bibliophiles (Bruxelles : Centre National d'Histoire des Sciences, 1985) : 194. 

5. 	 Ibidem. 
6. 	 Histoire ... p. 457. 
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du systeme cosmologique ptolémaique par le systeme héliocentrique de Copernic, 
le terme " apogée" exprime la notion de distanee maximale existante entre la terre 
et la lune, paree que selon le nouveau modele, la lune est le seul corps céleste 
qui décrit une orbite autour de la terreo Il fallait alors créer un nouveau terme 
pour faire allusion au point par lequell 'orbite d'une planete se trouve a la distance 
la plus élo ignée du soleil, qui est maintenant le centre du systeme. Suite au chan
gement de modele le mot choisi est "aphélie", un nouveau terme composé aussi 
par le préfixe grec cnro- et le ~AWS (soleil). 

L'o rigine d u mot "auge" n'est pas tres claire. La p lupart des opinions s'ac
cordent pour dire que son origine se trouve dans le terme persa n awk, qui contient 
I'idée d'élévation. Il semble que la langue arabe I'ait adopté sous la forme aw). 

Ensuite, le terme a rabe aw) a été transmis au latin sous la forme augium (aux, 
augis) dans les différentes versions latines des textes astronomiques arabes. Ainsi, 
on peut citer le eas des Tables Astronomiques de Louvain datant de 1528 (7) . 
On y trouve le terme augium utilisé comme un technicisme dans les en-tetes des 
tables des apogées des planetes (8). Il semble que ee terme a été emprunté a l'arabe 
et a la tradition arabo-islamique des tables astronomiques. Cependant, le com
mentaire rédigé a I'oceasio n de cette édition contient le terme auge transcrit d u 
latin augium. Da ns ce cas, il faut noter que le terme correct dans un domaine 
scientifique est apogée et pas auge, puisque auge fut le teehnicisme valable 
pendant la période de I'histoire de l'Astronomie emprunté au modele ptolémaique. 
II est nécessaire de remarquer que auge, apres cette époque perd progressivement 
son sens technique relatif aI'astronomie pour s' intégrer dans le langage commun. 
Il serait éventuellement uti le de faire une édition critique des Tables de Lou vain, 
a fin d 'étudier les traditions sous-jacentes. 

Par apres , les différentes langues romanes ont adopté la version latinisée du 
terme arabe. On retrouve done auge dans le portugais. La langue fran~aise a utilisé 
la signification astronomique du mot auge, tout au moins dans le passé. Ce terme 
a été employé également par I'italien et il semble qu'ill 'ait utilisé pour la premiere 
foi s dans un contexte li ttéraire (9). 

Finalement on remarque une certaine relation entre le sens astrologique donné 
en plus au terme auge et son passage postérieur dans la langue quotidienne, mais 
il n'est pas aisé d 'approfondir davantage la question. De toute fa~on, la relation 
entre le mot auge et I'astrologie se trouve déja dans les oeuvres d'astronomie 
de T habit ibn Qurra (836-901). On y remarque le passage suivant : " ... mawdi ' 
a l-bu'ud al-ab'ad li-l-shams tí zamanina, wahiyya al-nuqta allati yusammiha al 
munajjimüna al-auj ... " (" ... le lieu de I'apogée du soleil, pour notre époque, 
que les astrologues appellent I 'auge . .. ") (10) . 

7. 	 Henri BAERS ou VEKENSTYL, Les lab/es astronomiques de Louvain de 1528. Facsimilé. In
troduct ion, traduction et comrnentaire par Ernmanuel POULLE et Antaine DE SMET (Bruxelles : 
Culture et Ciyilisation, 1976). 

8. 	 FoJ. C2-C 2y et fol. K,y. 
9. 	 J. COROMINAS, Diccionario Critico Etimológico Cas/ellan o e Hispánico, 6 yols. (Madrid: 

Greda s, 1980-1 991) : 1, 409. 
10. R. MORELON, Thábit ibn Qurra. Oeuvres d'A stronomie (Paris : Les Belles-Leltres, 1987) : 29. 
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Le cas de la langue espagnole est particulier de par la longue présence des 
arabes dans la Péninsule Ibérique. En effet, le terme auge en espagnol provient 
directement de l'arabe a travers des traductions castillanes des textes astrono
miques en arabe. Au Xlneme siecle, le ro i espagnol Alfonso X, appelé le Sage, 
promouvait des travaux tendant a traduire en castillan des ouvrages en langue 
arabe concernant I'astronomie théorique ainsi que la fab rication et I'utilisation 
des instruments d'observation. Telle fut I'o rigine des Libros del Saber de As
tronomia du roi espagnol (11) . Dans ces liv res on trouve le premier document 
en castillan contenant le mot auge, sous les formes alaux , aux et auxe. Dans 
le premier cas, l'artic1e arabe est encore accolé au mot et meme on le trouve avec 
l'artic1e dé fi ni espagnol d'une fac;:on redondante. Dans le deuxieme cas, l'artic1e 
a disparu et le terme apparaí't dans son aspect le plus arabe. Pour terminer, dans 
le troisieme cas, I'article a aussi été éliminé et par ailleurs le mot se termine par 
une voyelle lel marquant une intégration du terme dans la langue castillane, vu 
que la terminaison Ixl ne sera plus utilisée dans le futur dans la langue espagnole. 
Jusqu'ici nous avons considéré uniquement l'évolution dans l'occident romano 

On peut trouver des documents en langue arabe qui contiennent l'arabisation 
(ta'rrb) du terme gred\' 7r Ó-YELOV . AI-Battan! (lX-2) utilise ijijiyün pour désigner 
I'apogée et il explique ce technicisme par les périphrases al-bu 'ud al-ab 'ad ou 
al-bu 'ud al-ab'ad min al-falak al-kharij al-markaz (le point le plus éloigné de 
la sphere excentrique). 11 n' utilise pas le terme awj a cause de son aversion a 
recourir aux termes étrangers tels que persans ou indiens paree qu'ils ne sont 
pas employés dans l'ouvrage de Ptolémée (12). 

Dans un autre document on remarque la présence du calque phonétique 
ijijiyün mais il s'agit d' un document plus ou moins mal cité par celui qui j'a 
utilisé. Le fragment du texte manuscrit reproduit est "awj wa bil-yunaniyyali 
afijyün" ("auge et pour les grecs c'est apogée") . Nous savons que le manuscrit 
arabe se trouve aTunis, mais malheureusement nous ne connaissons pas l'endroit 
exact Ol! il est conservé (13). 

Par la suite, il semblerait que les expressions les plus répandues dans ¡'arabe 
scienti fique au moyen age aient été le technicisme awj et 1Mpériphrase( al-bu 'ud 
al-ab'ad, tandis que le terme ifijiyün a été perdu. 1., 

Université de La Laguna 

SUMMARY 

The point of maximum distance of a planet from the earth, is denoted by severa! astronomical 
terms, most often auge and apogee. T he term auge was derived from the Arab term a wj, 
whose origin, however, is unclear. After 1500, ¡he term auge lost its technical meaning alld 
remains therefore most pa rti cular ly lin ked to ¡he histor y of Ptolemaic as tronomy. 

11. 	 Libros del saber de astronomia del rey don Alfonso X de Castilla. Con comentario de M. Rico 
y Sinobas, 5 va ls. (Madrid: E. Aguado, 1863·1867). 

12. 	AL· BATTÁNi , AI·Battani sive A lbatenii, Opus astronomicum, trad. & éd. par Carla Alfonso 
NALLlNO, 3 vols. (Milano : R. Osservatorio di Brera, 1899·1907). 

13. 	Cf SOUSSI, La langue des mathématiqu.?s en arabe (Tunis : Publications de l'Université de Tunis, 
1968) : 84. 




