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PREFACE

Up to this time historical French grammars have only

given the rules of lexicology and the history of these rules.

This grammar, besides, gives for the first time the history

of the French syntax.

M. Darmesteter, the learned professor of the Sorbonne

and one of the greatest authorities in France on philology,

says of this grammar :
'' The syntax is the developed part

of this work... It is new, original, and will be found most

interesting both by teachers and students. The changes
that usage has admitted into the syntactical constructions

Avill make students understand the true character of

grammatical laws. The New French Grammar is a real

improvement upon the classical works of this kind in

France. M. Chassang forwards the study of syntax and

greatly contributes to spread a great number of just ideas

and new facts.
""

We will add nothing of our own, as the main part of our

modest share in this work, is its introduction into

England, w^here we sincerely trust it will be welcomed as

it has been in France.

Besides the syntax, which is the main feature in this

-grammar, we particularly recommend to students, pre-

paring for examinations, the chapters on the plural and
feminine of nouns and adjectives, and the chapters on verbs,

the irregularities of which are all explained.
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As this grammar is only intended for advanced students,

it has been kept in French, and in its entirety. At the

same time, introductory remai^ks have been added with

reference to the passages of the French syntax which

require modifications, explanations or additions, in order

to be used with advantage in English schools and colleges.

L. Paul Blouet.
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INTHODUCTION

GENERAL REMARKS.

Ampere says: « The French language is a Latin lan-

guage ; Celtic words have remained in it ; Germanic

words have been added to it
; but the Latin words are

the language itself. »

The universaUty of the Latin language was already

acknowledged in the second century by Plutarch :

*0 Po)[j.a(a)v Xo^oq w vuv 6[j.o0 7ravT£(; av0pa)7:6T ypoivTat.

(Platonic Questions, X, 3, 3.)

This universality of the Latin language, St. Augus-
tine says, is in conformity with the designs of divine

Providence: « Opera data est ut imperiosa civitas non
solum jugum, verum etiam linguam suam domitis gen-
tibus per pacem societatis imponeret. » (De Civitate

Dei, XIX, 7.)

Not only are French words of Latin origin, but the

syntax is Latin.

Titneo NE hoc propalam fiat (Plautus), ]e craim

que cela ^E se decouvre (I
fear this may be discovered).

Haud multnm ahfuit QUIN interficeretur (Livius),

peu s'enfallut Qu'il '^Eftlt tue (he was very near being
killed).
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Inde implevi hirneam (PLAUTUS),y'EN at rem;^li le

vase (I
fiHed the vase with it).

Quid^oyil quoi DE nouveaut (what new^s?)
Nihil BONi, rien DE bon (nothing good).
The same idioms appear, but sometimes with a change

of meaning.
Ibi sum (Terentius), I attend to it; y y suis, I haye it,

I am ready.
In au7^em utramvis otiose ut dormias (Terentius),

afin que tu dormes paisiblement sur LES DEUX oreilles^

(in order that you may sleep peacefully without any
anxiety). The idiom w^ould have been exactly the same,
but for the change of sur Vune ou V autre oreille into

sur les deux oreilles^ a change for the worse, it should

be added.

But the French language does not come from the clas-

sical Latin, from the Latin of Cicero and Virgil; it comes
from the sermo pleheius, from the Latin that was spoken

by the soldiers aud husbandmen who followed Csesar

into Gaul; by men who no longer understood the delicate

inflexions of Latin, but simply used tw^o cases: the nomi-

native and the accusative; bv men who declined tern-

plum like dominus^ and studia^ the plural of studium,
like mensa.

So complete was the conquest of Gaul, so superior
was the civilisation of the Romans to that of the

vainquished, that the Celtic language soon disappeared
little by little ;

and we may understand how complete
this conquest must have been, when we consider that

only very few Celtic w^ords are now to be found in

French.

hi the fifth century the invasion of the Germanic tribes

brought a new element into the language. But, whilst

the Romans imposed their tongue on the Gauls, the

Germans, on the contrary, had to adopt that of the people

they had conquered, simply because they found in Gaul
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'-a nation miicli more civilised than tliey ^vere themselves. X/>v
The French language has not retained much more than

'

hve hundred Germanic words, mostly icar and hunting ^t-^*
expressi07is. The language remained Latin, and the^M^
svntax continued to be Latin.

After many modifications, the language of the Gauls

became, in the eleventh century, a new language, called

the langue d'oil (1), and spoken in all that part of

•France situated north of the Loire. This language was
destined to be the French language.

In the south of France, the langue cVoc (2) gave birth

to four distinct dialects, viz. the Limousin^ the Lan-

guedocien^ the Gascon and the Provengal,
The langue c?'oi7 comprised four dialects, viz. the

l^orman^ the Picard^ the Burgundian and the French

or dialect of the He-de- France,

The French dialect of the langue d'oU took precedence
of the others, from the fourteenth century, that is, from
the time when Normandy, Picardy, Touraine, Berry,
were annexed to the Royal domain, the nucleus of

which was the lie-de-France, Later on Burgundy was
united to this Roval domain, which soon extended to

the Pyrenees and the Alps, and the langue d'oc became
a mere patois, making room everywhere for the langue
d'oily now the French language. So that, properly

speaking, the French language really began to exist in

the fourteenth century.
The main difference between the langue d'oil and

the French language is that the former used two cases,

viz. the nominative and the accusative, whereas the

accusative was the only case retained in the latter (3).

(1) Langue d^o'il, thus caUed because the sign of affirmation was
Oil (Latin hoc illud).

(2) Langue d*oc, thus called because the sign of affirmation

was oc (Latin hoc).

(3) There are a few nominatives stiH to be found in French, such
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The disappearance of the nominative case gives

to the French language that analytical character which

distinguishes modern languages from the synthetic

languages of antiquity.
To understand the formation of the French language,

we must therefore study its Latin origin, and the history
of the transformations which it has undergone up to the

present time.

To proceed according to dates, we must, to begin with,
mention the Celtic words which are still remaining in

French, such as :

Soldo, pay; soldat, soldier; soudard, soldier (with the

pejorative termination a7^d)
— cum sexcentis devotis,

quos illi soldurios vocant. (Caesar.)

Bee (beak)
— cui Tolosse nato cognomen in pueritia

Becco fuerat; id valet gallinacei rostrum. (Suetonius.)
Lieue (league)

— Non millenis passibus, sed leucis

itinera raetiuntur. (Ammianus Marcellinus.)
Dune (down) and the suffix dun ( Verdun , Ghdteaudun^

Yerodunum, Gastellodunum).

Glas^ knell.

Cri, shout, scream.

Etc.

Then came w^ith the conquest of Gaul by the Romans
all the Latin words, which really form the language.
It will have to be said, further on, how these words were
formed ; these samewords will also have to be compared to

other words that were formed from the Latin at a later pe-

riod, and the formation of which is altogether different.

The fifth century, with the invasion of the Barbarians,

brought a few hundred Germanic words, such as: guerre

as fils^ soeur. Sometimes the two cases are stiU both in existence,

but with different meanings : maire (major), mayor: majeur (ma-

jorem), of age; 5iV<? (senior), sire; sieur, seigneur (seniorem),

lord; pdtre (pastor), shepherd; pasteiiT (pastorem), pastor;
chantre (cantor), chorister; chanteur (cantorem), singer.
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(werra), war; lieaume (helm), helmet ; houquin (buch),

book; ro55e(ross), jade; etc. These words must not be

confounded with words of modern German origin,
which were introduced in the seventeenth century.
The twelfth and thirteenth centuries, with the cru-^^r

sades, witnessed the appearance of a few Arabic words,
such as : amiral, caravane^ derviche, sultan, and scien- ^'^
tific words used in astronomy, as : nadir ^ zenith; or in

chemistry and mathematics, as : alcali, alchimie, eli-

xii\algehre, zero, cliiffre. But these words had no in-

fluence on the popular language, as they were only used

in the scientific works of the middle ages.
In the sixteenth century the wars in Italy were the '* -

cause of the introduction of many Italian words, such as: / if'

a<2'W^re//^ (acquerello), w^ater-colour ; escorte (scorta), .

escort; ^a^5't^^(banca), bank; ^a/co;^(balcone), l^alcony; j^
carwav<^^ (carnevale), carnival. j ojj

In the sixteenth century, one of the most important facts fj
in the formation of the French language occurred, that is, ^"iMr

the introduction of words of Greek and Latin origin, .^firt

Attheendof the sixteenth century and at the beginning ^TvtVJ

of the seventeenth, when Malherbe, the great and wise^y^
reformer, had succeeded in calming the ardour of the |i

'

unbridled latinists, and in restoring to the language
the old words that such men as Du Bellay, Ronsard

y^T^
. and others, had replaced by words directly copied '^z

- from the Latin, another foreign element was added.
'

-'

The seventeenth century took Spain as a model. The
wars of the Llgue and the accession of Henry IV caused

a great many Spanish words to be added to the French

vocabulary, such as : dtiegne (duena), duenna ; hdhler

(hablar) to boast; negre (negro), negro.
In the seventeenth century, the modern German lan-

guage supplied a few words, most of which are, as in

the case of Germanic words, war expressions, such as :

vaguemp.slre (wagenmeister), baggage-master; hivoii.ac

a
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(beiwache), bivouac; schlague (sclilagen), flogging*

V\ Now we come to the end of the eighteenth century
and to the nineteenth century, the age of scientific

•^ discoveries ; neology will be hard at work. A name will

have to be given to every new discovery : electri-

cite^ telegraphe, photographie^ oxygene^ hydrogene.
Besides these words which are all formed from the

1^, Greek, the French language borrowed many expressions,
from the English, all commercial, political, naval expres-

sions, such as : paquehot (packet boat), steamer ; coke^

express ^rail ^ wagon^ budget,jury ^ fashion^ turf, jockey ^

cluh^ tunnely etc.

Some of these English words were at first taken from
the French. Fashion is fagon (factio) ; budget, in

English, comes from the old French bougette (King's

privy purse) ;
tunnel is the same as tonneau, in old

French tonnel.

We have now to study more minutely the words of

Latin origin, in this view, we must divide them into

two classes :

Words ofpopular formation ;

Words of modern or learned formation*

The loords ofpopular formation\yQYQ spelt as they
were pronounced, and were formed according to rules

which we will establish a little further on.

^hQ words of modern formation ^NQYQ introduced by
the savants and the poets of the sixteenth century, and

exactly copied from the Latin, in defiance of all the laws

by which words of popular origin were formed. The

spelling of the former words is phonetic, th^ spelling
of the latter is etymological. In old French, for instance,
w^e see the w^ord edicion; this word is now sjT^t edition,

though the t is still sounded like a c. The consequence
is that we have two words, editions (editions) and nous

editions (we were publishing), which are spelt exactly
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the same, but are sounded differently : the t is sounded

like a c in the lirst case, hke a t in the second.

In old French, again, we find pois (weight), from

pensum, like mois (month), from mensem. But the

etymologists of the sixteenth century derived it from

pondus, and spelt the word poids, with a c?, to recall

its etymology.
The same men spelt livrey lihvre; chevaux, che-

vaulx^ forgetting in the first case that the labial v had

taken the place of the labial h ; in the second instance

that the I had already been softened into u.

The same grammarians also tried to restore to

French words the genders they had in Latin. Thus, they
tried to make masculine all the abstract nouns in eur

which were feminine in French, but masculine in Latin.

They succeeded in the case of two : from that time Aou-

neur dii\6. labeur have been masculine; so has amour
^

in the singular, but it is still feminine in the plural.

From an etymological point of view% all the words
which the grammarians of the sixteenth century
borrowed from the Latin are far from being interesting ;

all the laws, according to which French words were
formed from the Latin are violated. The tonic svllables

are no longer the same, for these new words are sounded
in the same manner as the old ones, that is, have the

last syllable accented, except those ending in e mute,
which have the last but one.

The Latin porticus^ for instance, had given porche ;

the grammarians of the sixteenth century made porti'

que. From the Latin organum. we have the old word

orgue\ from the sixteenth century we have organe.
These words por^e^w^, or^<^^^^, adapt themselves easily
to the French language, but the great law of formation,
that the tonic syllable in Latin remains the tonic syllable
in French, is violated.

The following words, which are called doublets^
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because they were derived from the same Latin words,
will show the different processes of formation.
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once the same Latin word gave two words to the popular

language. Ex. :

capsam, chds.se, shrine
; caissey box

;

cupam, cuve^ vat, tub
; covpe, cup ;

credentiam (\)y creance, credit; crotjance, belief;

laxare, Idcher, to let go; laisser, to let.

*

Sometimes the doublet came from the Latin, but was

only introduced into French through a foreign lan-

guage. Ex. :

Niger, noir, black; Spanish negro, negre, negro.

locare, louer, to hire
;
Italian loggiare, loger, to lodge.

Although thewordsof old formation bear, in appearance,
less resemblance to the corresponding Latin words than

those of learned formation do, we shall see that they were
formed by invariable, though unconscious, rules. These

rules are fixed, and are all dependent on the tonic accent

of the Latin w^ord.

The general rule is this :

The tonic accent of the latin word remains
THE tonic accent IN THE FRENCH WORD.

In Latin, the tonic accent is on the penultimate if this

syllable is long, or on the antepenultimate, if the penul-
timate is short.

In French the tonic accent is always on the last syllable,

except in words ending in e mute, when the tonic accent

is on the last but one.

cantdrem, chanUur, singer;

amdre, aimdr, to love
;

porticum, pdrche, portal ;

organum, drgue, organ;

imdginem, image, image, picture.

(1) The grammarians of the sixteenth century introduced, besi-

des, credence^ credence, butter/.
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This rule has no exception.
We see, for instance, in old French, the imperfect

of the subjunctive of verbs of the first conjugation con-

jugated in the following maimer :

amamssem
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Remark, — When the atonic vo^yel, preceding the

tonic, occurs at the beginning of the word, it is gene-

rally retained in French. Ex. :

Ferocem^ farouche ^ wild, f^roce,

fldelem, paly heg^, fiddle^

ferocious
;

faithful.

Secondly. — By often suppressing the median or middle

€onsona7ity between two vowels, Ex. :

ma{g)istrum,
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always has a tendency to make the Latin tonic syllable

the last, the only accented syllable in French,

When the atonic vowel, following the tonic, is not

suppressed, it becomes mute in French (see § 24).

Thus we have :

Rosam,
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CLASSICAL LATIN
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Galea
^
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Ego amare habeo

J' aimer ai

Literally : I have to love.

The regular future had to' be abandoned in the

lingua rustica. How could the lower classes have dis-

guished amabo from amabaml
Professor Max Miiller savs :

'* The Latin future was des-

troyed by means of phonetic corruption. When the final

letters lost their distinct pronunciation, it became im-

possible to keep the imperfect amaham separate from

the future amabo. The future w^as then replaced by
dialectical regeneration, for the use of habeo

^
with an

infinitive, is found in Latin, in such expressions as habeo

dicere, I have lo say ; w4iich would imperceptibly glide
into

^^
I shall say '\ In fact, wherever we look, we see

that the future is expressed by means of composition. We
have in English / shall and thou loilt, which mean ori-

ginally /^m ^ot^nc^ and ^/iot^ m^^?^c?^5^
''
The French Je vais dire is almost a future,

though originally it is vado dicere^ I go to say.
''

What finally gave to the French language the analy-
tical character which so much distinguishes it from the .

Latin was the suppression of the cases, and the use of

prepositions instead.

Whilst the classical Latin said : Dabo equum Petro^
I shall give a horse to Peter ; the vulgar language said v

Ego donare habeo unum caballum ad Petrum,
Je donner - ai un cheval a Pierre,

The adverbs of manner were replaced by two words,
VIZ the ablative mente (manner) and an adjective.

Instead of singulariter, solamente was used, as we
have seen in the glossary of Reichenau.

The following sentences extracted from the Joca Mc*
nachorum (i) will illustrate these last remarks :

(1) Fifth century.
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Quid de hominibus fuit ad portas paradesi quando

moriehatur Adamt
Quis videt iscalam susfAonta ad celum ? — Jacob,

Quis de celo plait extra tiquaml — Mana et coturnix.

Quis de Noce visit 1 — Filius ejus.

The following extracts will show that the nominative

singular and the accusative plural of the second declen-

sion were used indifterently, in the time of the Merovin-

gians.

Quis primus clericos factus est ? — Petrus,

Quantus filius habuit (Adam) exseptis Kara (sic) et

Habel?— Et sunt XXX filius et XXXX filias.

Again we find in the same sentence taken from a peni-
tential of the fifth century :

Si quis CLERICOS humicidium fecerit et proximum
sumn occiderit^ X ANNUS exsol peniteat : post hos red-

piatur in patriam cui conmisit, satisfaciat parentibus
ejus quern occidit.

In bringing these general remarks to a close, let us

say that languages are not made or changed at the will

of grammarians, who only act as witnesses, never as

legislators. When the grammarians of the sixteenth

century wished to reform the language, in order, as

it was said about Ronsard, to speak Greek and Latin in

French, they simply brought confusion into it.

' Like societies, languages change every day, and the

work of the grammarians consists in recording these

constant transformations.

The history of the various transformations of the

French syntax is for the first time given inM. Chassang's

grammar, and this new feature will, we sincerely hope,
be sufficient to recommend it to both teachers and stu-

dents in England.

NoTA.— The following numbered paragraphs corres-

pond to those of the French syntax and should be read

gimuUaneously with them.
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REMARKS ON SOME PARAGRAPHS OF THE
FRENCH SYNTAX.

§ 170. — Contrary to what happens in Latin and Greek,
the words, in a French sentence, always come in a uni-

form manner.

The Latin could say either :

Petrus amat Paulum,
or :

Pauhim amat Petrus,

The following is the accidence of a French sentence :

Firstly : The subject with the adjectives qualifying it.

Secondly : The verb, closely followed by the adverb.

Thirdly : The objects : generally the direct object
first and the indirect objects after.

In translating an English sentence into French, clearness

should always be the aim of the translator, who should

never lose sight of Arago's saying : « Cela u'est pas
clai'r; done, cela nest pas fi^angais; » this is not clear,

therefore this is not French.

Remark I. — In a French sentence the objects are

placed after the verb, and if they are of equal length,
the direct object should come first.

Ex. : I give my father a book. — Je donne un livre

a monpere.
But, of two objects of different length, the shorter

should come iirst.

Ex. : The pupils receive magnificent prizes.
— On

donne aux e'leves des pi^ix magniflqiies.
Remark II. — Adverbs and adverbial expressions fol-

low the verb immediately, if they are not placed at the

beginning of the sentence.

Ex. : I often think of you.
— Je pense souvent a vous.
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I like your father very much. — Taime heaucoup

voire pere.
In a subordinate sentence, after the relatives gtt^, dont,

ou, the subject can be placed after the verb.

Ex. : The town vs^here my mother lives. — La ville

ou demeure ma mere.

But this cannot be done if the verb has a direct object.

Therefore Corneille's sentence given at the end of page
190, would not be written now.

Ex. : The town where my mother spends the summer.
—La ville ou ma mere passe Vete,

If the adverbs aussi, a peine, toujours^ encore, pent-
etre are placed at the beginning of the phrase, the subject
must follow the verb.

Ex. : Perhaps he will come. — Peut-etre viendra-t-il.

Still you must do it : Encore faut-il que vous le

fassiez.

But of course these adverbs can be placed after the

verb : Ilviendra peut-Hre ; il faut encore que vous le

fassiez.

The French also say : Peui-Stre quil viendra, Peut-

^tre quil est chez les sauvages, (Mme de Girardin.)

Perhaps he is with the savages.

Remark. — The use of que is in the genius of the

French language. The lower classes continually use it

rather than place a subject .after the verb. Instead of

saying : Conihien vous doisje? they will say ; Corn-

Men que je vous dois? Instead of ou est-il? they will

say : Ou quil est?

They go further than that. Being evidently struck by
the use of t-il (sounded ti), after verbs in the interroga-

tive and ending with a vowel, they use this sound after

the verb in the affirmative to make it either interro-

fifativeor exclamative. They will say : combienje vous
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dots Ti? How much do I owe you? — Cest-ii, drole

(Beaumarchais) : Is it not funny?

For further remarks on the use of que, see § 416-419.

§ 181. — (6) Enfant is, in the singular, masculine if

meaning a boy, feminine if meaning a girl ;
but it always

is masculine in the plural, whether it means boys or

girls. Thus a person will say, even if all his children

are girls ;

I went for a walk with all mv children : Je suis alU
me promener avectous mes enfants,

(8) Remark III. — Gens^ followed by de and another

noun in the plural, is masculine, the three words thus

forming a compound noun.
Ex. : Toutce qui s^attache a la peau des malheureux

gens de lettres (Beaumarchais) ; All that sticks to the

skin of unhappy men of letters.

§ 194. — The definite article is always used :

(i) Before abstract nouns. Ex, : Hypocrisy is a sort

of homage paid to virtue by vice : h'hypocrisie est U7i

hommage que LE vice rend a la vertu (La Rochefou-

cauld).

(2) Before words taken in a general sense.

Ex, : 1 like flowers : Yaime ijESfleu^rs,

Wine is dear : Le vin est cher,

(3) Before names of things.
Ex, : I learn chemistry : Yapprends la chimie,

(4) Before part of a body, of a tree, etc.

Ex, : This man has a large head : Cet homme a latete

grosse, (This is the Greek form.)
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Donkeys have lon^ ears : Les dues out lesoreilles lon^

gues.
Oak-trees have dark leaves : Leschenes ont lesfeuilles

d'un vert sombre. {l\iSi^\Q\x,)

(5) Before names of titles, professions, and when there

is an adjective placed before the noun.
Ex, : King Charles II : Le roi Charles Deux.
Doctor Johnson ; Le doctetir Johnson,
Cardinal Richelieu : Le cardinal Richelieu,

Little Emily : La petite Emilie.

(6) Before the names of some Italian painters and

poets, as : Le Correge^ le Tasse,

Before the names of illustrious lady-singers, as : La .

Malibran, rAlboni, la Patti,

Before the names of country-women, it is also very
often used, as : La Gervaise.

Remarks. — In enumerations, the article is often

omitted, to make the sentence more emphatic.
Ex, : II a tout vendu : chateau, j^arc, chevaux,

chiens, .

— If a noun is used in English as an adjective before a

noun, it is placed second and preceded by de^ and the

article is again omitted.

Ex, : A country-house : Une maison de eampagne,
A wooden table : Une table de bo is.

If, in English, the noun used as an adjective desi-

gnates, for instance, the name of a particular place,
the article is used. Ex. ;

« A country omnibus » is un omnibus de campagne, but

the French will say : L'omnibus de la Cite, meaning the

omnibus that goes to that particular part of London
which is called the City.— The article is again omitted before numbers follo-

wing names of sovereigns, chapters, etc.

Ex, : Napoleon the First : Napoleon Premier^ •

Henry the. Fourth : Henri Quatre,
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Sixth chapter, second paragraph : Gha'ifiitre six^ para-

graphe deux.

The indetinite article is left out before words in appo-
sition, because the noun in apposition has the force oi

an adjective : it gives a quality to the first noun. For the

same reason, this article is omitted after etrcy devenivy

paraitre^ rester^ etc. ;
also after as and ivithout.

Ex,: Madame de Stael, a celebrated French authoress :

• Madame de Staely celehre auteur frangais.
He is an officer : 11 est officier.

I will remain an Englishman : Je resterai Anglais.
He wmU become a minister : II deviendra ministre.

As a Frencliman : Comme Frangais,
Without a father or mother : Sans pere ni m^re.
The indefinite article is not used after quel^ in an

exclamative sentence.

^^..- What a splendid house! : Quelle magnifique
maison !

Sometimes this article is omitted to make the sentence

more emphatic and more elegant.

Ex. : Never was a woman so kind ; Jamais femme
nefut plus aimaMe.

I 197.—The partitive article is only expressed hy de,
when the noun is preceded by an adjective or when the

sentence is negative.
Ex. : These are fine apples : Void de belles pommes,
I have no friends : Je n'aipas d'amis.

But if the adjective forms a compound noun with
the substantive following, des is used, and not de,

Ex. : Little children : Depetits enfants; but,
Grand children : Bes petits-enfanis.

When a noun, taken in a partitive sense, occurs in the

genitive case, the partitive article is left out altogether.
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This is of course done to avoid placing du, de, la, or des^

after the preposition de.

Ex. : A bottle of wine : Une hotiteille de vin.

Many friends : Beaticoup d'amis.

I want books : J'aibesoin de liv7^es.

His breast was covered with orders : II avait la pot*
t7nne couverte de decorations,

— There is an exception : Men takes du^ de la or des

and not de.

We had much trouble : Nous avons eu Men du mal,
Men de la peine.

Many a man : Bien des hommes.

Remark. — The partitive article, which is very often

understood in English, must always be expressed in

French, and repeated before each noun.

Ex. : We had wine, mutton, bread, cheese and butter:

Xous avons eu du vin, du mouton, du pain, dufromage
^t du heurre.

We have seen above that the partitive article is

expressed by de in a negative sentence. Sometimes the

sentence is negative only in the form, anddoe:^ not imply

any negative idea. Then the partitive article is du, de

la^ or des,

Ex. : Why are you despairing? Have you not any
friends ? : Pourquoi vous d^sesperez-vous ? N'avez vous

pas des amis? (I know you have).
Thus again : Wavez-vous pas de Vargentpour payer?

(K I know you have money).

§ 201. Place of adjectives. — The adjectives gene-

rally follow the noun ; it is logical to name a thing
before qualifying it.

Adjectives that always follow the noun are :



— XXIX —

(1) Adjectives of colour, taste and shape : a blue coat :

un habit bleu; sweet grapes : des raisins doux ; a round

table : iJine table ronde,

(^) Adjectives of nations, religions, sciences : French

fashions : les modes frangaises,

(3) Past and present participles used as adjectives : an

amusing book : un livre amusant ; the elevated style :

le style soutenu.

(4) Long adjectives qualifying short nouns :

An excellent sight : une vue excellente ; a magnificent

park, un 'pare magnifique,

(5) Adjectives ending in al^ ible, able^ ique^ eur, if,

erieur, ^rieux, aire.

Remark I.— The adjectives hon, heau, jeune, grand,
and the adjectives whose meanings are synonymous or

opposite always precede the noun.

Remark II.— Many adjectives have different meanings
according as they are placed before or after the noun.

When the adjective follows the noun, it has its literal

force; when it precedes it, it often has a figurative

meaning.

FIGURATIVE

De tendres affections : tender

aflections.

Un profond salut : a low bow.

Un triste livre : a worthless

book .

Un grand homme . a great
man.

Mure reflexion : mature con-

sideration.

De noires pens^es : gloomy
thoughts.

LITERAL

Du pain tendre : new bread,

Une riviere profonde : a deep
river.

Un livre triste : a sad book,

Un homme grand : a tall man.

Un fniit mur : a ripe fruit.

Une robe noire : a black

dress.
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This last rule is not without exceptions. For instance,

un petit homme means « a short man », and un homme
petit means « a mean man ». In these examples the

adjective used literally precedes the noun, and follows it

when used figuratively.

—
Adjectives, used after the noun in the familiar style,

often precede it in the elevated style [seeen^ of page 230).

Remark III. — To lay more emphasis on the quality
of a thing, the adjective is sometimes placed before the

noun. This occurs very often in poetry, it also does in

prose.
Voild d'excellent vin is more emphatic than Voild

du vin excellent,

Laveaux observes that Orgon, finding out the villany
of Tartufe, exclaims, on coming out from under the

table :

Voild, je vous Vavoue, un abominable homme; he
does not say : Voild un homme abominable.

I 202. Remark II.— Extremedin^ supreme are super-
latives. This may perhaps explain why there is"a circum-
flex accent on the last ^ but one. As there is no s left out

(extremus, superl. of exterus; supremus), a grave, and
not a circumflex accent, should be used ; but, on account
of the meaning of the two adjectives, a circumflex may
perhaps have been placed by analogy with such adjec-
tives as meme, eme being taken for a contraction of

issimus.

§ 202. Additional remarks, — If the adjective in the

superlative must follow the noun, the article must be

repealed before the adjective.

Ex. : The tallest man : Vhomme le 'plus grand.



The most remarkable part of the book : La partie la

plus remarqudble du livre.

— After a possessive adjective, the article is not used

before the adjective in the superlative. Ex.: My best

friend : Mon wieilleur ami,
— The superlative absolute most is rendered by des

plus.
Ex. : A most ingenious idea : Une tdde des plus ing^-

nieuses,

— If an adjective or an adverb expresses in itself a

superlative, the words ires, le plus, etc., must not be

used.
'

Ex, : Very much : beaucoup,
A most excellent book : Un livre excellent,

,
— The comparative of ^^^zV is j^^tt^p^^zY or moindre^

hxxi plus petit alone can be used in reference to size.

Ex, : This table is smaller than that one: Cette table-

ci est plus petite que celle-ld.

In the other cases both comparatives can be used indis-

criminately.

— A comparison must always be complete in French ; ^
if not, the superlative has to be used.

Ex, : The oetter of the tw^o: Le meilleur des deux.
m

— Sooner or later is translated by tot ou tard,

SUPPLEMENTARY REMARK ON ADJECTIVES EN EUB,
— It is generally easy to find whether an adjective en-

cling in teur has the feminine in tense or in t7^ice.

If the t belongs to the stem of the corresponding verb,
the feminine ends in teuse.

Ex,: acheter, to buy; acheteur, acheteuse.

If the t can be traced to the t of the termination of the

supine of the corresponding verb in Latin, the feminine
ends in trice.
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Ex»: accusare (to accuse), acciisalum ; accusateur^

accusatrice,

Liberare (to set free), liberatum
; liberateur^ libera-

trice,

Dirigere (to direct), directum ; directeur^ directrice.

Therefore the feminine of chanteur will be chanteuse^
from chanter (cantare).

The word ca^z^a^rzc^, applied to celebrated lady singers,
is of learned formation, from caniatum^ and the cor-

responding cantateur does not exist for the masculine.

Remark. — Some nouns in teitr, noting the profes-
sions of men rather than of women, remain the same in

the feminine.

Ex, : An authoress : Une femme auteur.

§ 204. — It has been seen (§ 62) that vingt and cent

take an s, when they are multiplied by a number and

not followed by another.

When these numbers are used instead of the ordinal

numbers, they remain invariable.
• Ex, : Eightieth chapter : Cliapitre quatre-vingt,

— Mille never takes an s. It is spelt mil in dates, be-

cause 7nil (mille) is the singular of mille (millia). It will

be for \\\Q Academic frangaise to decide, in the year 2000,

whether mille shall be still spelt mil, according to a

custom two thousand years old, or whether it shall then

be spelt mille^ according to its etymology.

§ 205. — (3) When the article is used instead of the

possessive adjective, it must l)e remarked tL ,t the per-

sonal pronoun is in the accusative, if the name of the

part of the body is in the dative, and vice versa, and
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care should be taken to distinguish between the two

expressions :

On lui a coupe la tete;

Arid on Va coupe a la tete.

The first of which means that his head was cut oft,

the second that some one cut his head, t\ e, cut him

somewhere in the head.

/ have cut my finger should therefore be translated

by : je me suis coupe au doigt ; and his finger had to he

cut off : II a fallu lui couper le doigt.

The part of the body possessed must be in the singu-

lar, if only one belongs to each possessor.
Ex, : The Arabs cut oft' the heads of their prisoners : Les

Arahes couperent la tete a leurs prisonniers. La tete

is in the singular because each prisoner had only one

head. Bears have short tails: Les ou^rs ont la queue
courte.

The sufferer of the action expressed by the verb is put
in the dative.

Ex, : I cut his hair : Je lui coupe les cheveux

— The part of the body possessed is put in the plural,

if more than one belongs to the possessors.
Ex, : Donkeys have long ears : Les dnes ont les oreilles

longues,

— In the case of two parts of the body perfectly alike,

such as eyes, anas, etc., the singular can be used instead

of the plural; but very often, with the singular, the

expression is idiomatic.

Ex,: His arms are long : II a les bras longs,
II a le bras long would mean: ** He is influential,

powerful.
"

She has very pretty ears : Elle a les oreilles tres-fines,

Elle a Voreille tres-fine would mean:
"
Her hearing

is very acute*
"

X
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The above rules do not apply only to the names of the

parts of the body, they are general.

Ex. : II suivait son rdgiment cornme les chiens sui-

vent leur mattre (E. About) : He followed his regiment
as dogs follow their masters.

—
(History). These rules were not observed in old French.

Ex. : Be noz ostages ferat trenchier les testes (Chanson de

Roland) : He will have the heads of our hostages cut off.

The French would say now : II fera trancher la t^te de
nos otages or a nos otages.

Ij § 208. — Autres is joined to the pronouns of the

first and second person plural, to establish a distinction.

. Such must always be the case, when these pronouns are

followed in English by a noun or by an adjective used as

a substantive.

Boo, : We French : Nous autres Francais.

You ladies: Vous autres dames.

— Tout, referring to a personal pronoun subject, is

placed after the verb, not after the pronoun, as in English.
Ex, : They all go out : lis sortent tous.

In compound tenses, it is placed between the auxiliary
and the past participle.

Ex, : They have all gone out : lis sonttous sortis,

— Tout, referring to a personal pronoun object, is also

placed after the verb, and, in compound tenses, between
the auxiliary and the past participle.
Ex, : I like them all : Je les aime tous, I have eaten

it (an apple) all : Je Vai toute mangee,

— Remark V (page 247).
— The two following expres-

sions must not be confounded :

Toute honn^ qu^elle est;

Quelque bonne qu^ellesoit!
The lirst is affirmative and means : Good as she is.
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The second expresses doubt and means : However

good she may be.

I 220. — Personal pronouns subjects were often

omitted in old French. The impersonal pronoun i7,

which was seldom used, is still omitted in the expres-
sions n'im^orte, it does not matter; qu'importe? what
does it matter? autant vaudrait, one might as well.

The lower classes very often use impersonal verbs

without iL They say faut^ faut pas, y a^ taut y a,

suffit for il faut^ il ne faut pas, il y a, tant il y a, il

suffit.

Ex. : Enfin suffit (Beaumarcnais) : However...

that's enough.

Faut Men que ga soit vrai (Beaumarchais) : I am sure

it must be true.

I 224. — Personal pronouns objects, either in the

dative or in the accusative, are placed before the verb,

except in the imperative affirmative^ when they are

placed after, and me and te are replaced by moi and
tot,

Ex. : I see you : Je vous vots.

Give me some bread : Donnez-moi du pain.
Do not give me any bread : Ne me donnez pas de

nain»

M^and te, although from the Latin me and te, are used

as datives as well as accusatives, before the verb; and
moi and toi, although from the Latin mihi and tibi, are

used as accusatives as well as datives, after the verb

in tlie imperative affirmative.

If there are two pronouns objects, they both precede

p the verb, the dative being placed hrst. Lui and leur

aVe the only exceptions.
c
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In the imperative atiinnative, both pronouns follow

the verb, the accusative being always placed iirst.

Ex : I ^\sQ it to you : Je vous le donne.

I give it to him : Je le lui donne.

Give it to me, to him : Donnez-le-moi, donnez-le-lui.

Do not give it to me : Ne me le donnez pas.

—
(History,) In old French the pronoun accusative was

placed Iirst in all cases.

Ex. : Ferut vus ai; Kar le me pardunez : I struck

you, but forgive me. {^Chanson de Roland.)
Ne m^'fesis mal, ne jo Vie forsfis : You never did me

any harm, and I never did you any. {Chanson de Roland.)
It le m'a couste', sur ceste dme : It cost me that, on

my faith. [Farce de Pathelin.) .

After reflexive verbs and a few neuter verbs, such

as : A Her, venir, penser^ songer, tenir, the personal

pronouns in the dative are placed after the verb.

Ex. : I apply to you : Je ^n'adresse a vous.

Come to me : Venez a 77101,

I often think of him : Je pense souve)it a lui.

If tw^o or more personal pronouns are subjects of one

verb, they are all used disjunctively, and the verb is

written in the person which has the priority, preceded

by a conjunctive pronoun.
Ex. : He and I like study : Lui et moi nous aimons

Vetude.
You and she are going to France : Vous et elle, vous

allez 671 France.

You and I like : Vous et 77101, nous aimons (tu et ego

amamus).

We have seen that the personal pronouns objects are

placed immediately before the verb. In compound
tenses they are placed before the auxiliary.
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Ex, : I have given it to you : Je vous Vai donn^.

Have vou told him so? ; Le lui avez-vous dit?

Remark. — if, in order to lay some emphasis, the

subject or the object is placed at the beginning of the

sentence, in a conspicuous manner, a personal pronoun
conjunctive must replace it with the verb.

Ex. : I will do it : Mot, je le ferai.

That I know : Cela, je le sais,

I don't like that one : Celle-ld, jene raimepas.
Who art thou? : Toi^ qui es-tu?

These forms are constantly met with in conversa-

tion.

I 229. — The personal pronouns moi^ me, te, nous,

vous, are used redundantly. Compare :

Villain, I say, knock me at this gate,

And rap me well, or FU knock your knave's pate.

(Shakespeare.)

I 235. — The impersonal tl generally corresponds
to the English there.

There is : II y a.

There exist : Jl existe.

Three boys are wanting : II manque trots Olives,

The authors of the xvi*^ and xvii*^ centuries used il,

instead of ce, which is now used, w^hen the pronoun
refers to a proposition that has gone before.

The French would say now : J'ai Men soupire de ne

point aller a Vichy ; mais c'etait impossible. And not

il etait, as M"'^ de Sevigne wrote.

Important remark. — All personal pronouns of

the third person : He, she, it, this, they, these, used
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with the verb etre^ are translated by the indeclinable

pronoun ce^

Firstly, when the attribute of etre is a noun :

Ex. : She is my sister : C'est ma sceur.

Is it your book? : Est-ce voire livre?

Are they Englishmen? Sont-ce des Anglais?
In the last sentence I could use an adjective and say :

Are they English? : Sont-ils Anglais?
Secondly, when the attribute of 4tre is a possessive

pronoun :

Ex, : It is not your pen, it is mine : Ce n'est pas
voire plume, c'est la mienne, I could also say : Cetie

plume n'est pas a vous, elle est a mot. This pen does

not belong to you, it belongs to me.

What houses are these? Are they yours? Quelles

sont ces maisons? Sont-ce les voires?

Thirdly, when the attribute of etre is a demons-
trative pronoun :

Ex, : 1 have found a purse ; it is that which Henry
had lost : J'at trouvd une bourse ; c^est cells que Henry
avail perdue.
Are they your friends? No, they are my brother's :

Sont'Ce Id vos amis ? Non, ce sont ceii^x de mon frere.

Note. — It is is to be translated by il est or by cest,

according as it is impersonal or refers to a proposition

expressed before.

Ex, : It is certain that you will not succeed without work-

ing : II est certain que vous ne r^ussirez pas sans travailler.

You will not succeed without working ;
it is certain :

Vous ne reussirez pas sans travailler, c*est certain.

It is to be regretted that :... II est a regretter que.,, (An
infinitive used in a passive sense is always preceded by d).

It is easy to say that :, .. II est facile de dire que, . . It

(something expressed before) is easy to be said : Cest facile

a dire.
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§ 338. — The pronouns of the third person, lin, elle,

eux, elles^ are not used after prepositions, except when

speaking of persons.
Ex. : Les enfants joiiaient devant elle, devant eux.

He was speaking of him ! II parlait de lui.

Of it, ofthem, about it, about the)n, for it, for them,

with it, 201th ^/iem, are expressions generally translated

by en, which is placed immediately before the verb.

. {En, from inde.)

Ex, : I am sorry for it : Ten suis fdch4,

I will speak to him of it : Je lui en jparlerai.

We were talking about it : Nous en parlions. He

was saiislied with them (things) : II en etait content,

Atov to it, to them, in it, it them, there (referring

to a place mentioned before) are expressions rendered

by y, which is placed immediately before the verb

(r, from ibi,)

Ex. : I will think of it : J'y penserai.
Is the book on the table? — No, it is not (there) : Le

livre est'il sur la table?— Non, il n'y est jpas.

Remark. — Some and any, not followed in English

by any noun, are rendered by en.

Ex, : I have some : J'en ai.

We have not any : Nous n'en avons pas.
En must be used with numeral adjectives and adverbs

of quantity, not followed in English by the noun.

Ex. : You have three sisters and I have five : Vous
avez trois soeurs etfen ai cinq.
You have but a few friends ; but I have many : Vous

I
n'avez que quelques amis; mais moi, fen ai beaucoup.

Give me more : Donnez-nCen davantage.
When y and en are used together, y comes first, and

both pronouns are placed before the verb.

Ex, : There are many in the neighbourhood :Il y en

a beancoup dans le volsinage .

d
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Lui^ elle, eux, elles cannot be used after preposition,

if they only refer to things.

The expressions on it, on them, over it, or^er them^
behind it, behind them^ etc., must be replaced by adverbs

of place.
Ex. : They folded up their cloaks and sat upon them :

lis plierent leurs manteaux et s'assirent de&sus.

Thus over it, over them will be rendered by par-
dessus ;

above it, above them by au-dessv^s ; under it^

under them, by au-dessous.

The personal pronouns lui, elle, eux, elles can of

course be used after prepositions, when they stand for

nouns of things or animals personified, as is the case in

sentences, proverbs, fables, etc.

§ 243. — (History.) Beaumarchais did not respect this

rule, when he wrote in the end of the xviii*^' century :

Out, le rang doit 4tre ici sans force ; mais ce qui en a beau-

coup, est la preference que mademoiselle vient de tn^accorder

sur voiiSy en se donnant a moi volontairement.

Sans force is a sort of adverb, and the following en can

hardly refer to the noun force, used without the definite

article.

I 246. — Mon, ton, son, etc, are adjectiveirthat agree
with the noun following.

In English mf/, thy, his, are often called pronouns
because they agree with the possessor, and not with the

object possessed as in French ; they occupy the place of

the possessor.

§ 252.
'— The interrogative pronoun qui translates

])0th loho m\(\iohom.
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Ex, : Who likes you ? Qui vous aime i

Whom do you like ? Qui aimez-vous ?

Que^ interrogative pronoun, likewise translates v)Mchy
either nominative or accusative.

Ex, : What is going on ? Que se passe-t-il ?

Wliat do you say ? Que dites-vous ?

Qui^ relative pronoun, must relate to a noun of person
to be used after a preposition, and que is never used

after a preposition.
Ex, : Whom are you speaking to ? A qui parlez-vous ?

Which (book) do you speak of ? Buquel j^arlez-vous ?

Quoi (what) indefinite, is used disjunctively and after

a preposition.
Ex, : What are you ^^^2^\x\^^(A\ Be quoi 'parlez-vous?

Remark. — Bont is never used at the beginning of

a sentence. In other words, dont is always a relative

pronoun, and is never used as an interrogative pronoun.

Ex, : Whom are you speaking of? De qui parlez-vous ?

Which are you speaking of ? Buquelparlez-vous ?

What are you speaking of? Be quoi parlez-vous?

I 254. Remark X. — What, meaning that which,
is rendered by ce qui (subject), and by ce que (attribute
of etre or object).

Ex,: What pleases me much : Cequimeplait beaucoup.
Jasmin is to the south of France what Burns is to the

south of Scotland (Longfellow) : Jasmin est an midi de
la France ce quest Burns au midide VEcosse,

Relate what you have to say ; Racontez ce que vous
avez a dire.

If which refers to a whole proposition, not to a parti-
cular noun, it is again rendered by ce qui or ce que.
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Ex, : 1 told him to go, which seemed to vex him : Je

lui ai dit de s'en aller, ce quia paru le vexer.

I 258. — Dont must be immediately followed by the

subject of the dependent clause.

Ex, : The lady whose children w^e admire : La dame
dont nous admirons les enfants.

I 259. — La maison d'ou il sort : The house he

comes out of.

La maison dont il sort ; The house from which he
descends.

Remark. — 0^^ is used referring to time instead of

quand.
Ex, : At the time when : A Vepoque ou.

At the moment when : Au moment ou, au moment que.
Ex, : I shall be at home next week, when I hope you

will come and see me : Je serai chez moi la semaine

iwochaine etfespere qu'alors vous viendrez me voir.

§ 261. — For the sake of euphony Vonis used in-

stead of on, after et, si, que, ou, pourquoi, dejd^ etc.

It was quite natural to choose the article, as on is a

noun, which was spelt om in old French, and comes
from homo.
The expression Von should, however, be avoided

before either le, la, lui, les or leur.

Ex, : The house they were made to enter : La maison
ou on les fit entrer, and not ou Von,

If it were given to him ; Si on le luidonnait, and not
si Von,

The reason of euphony is obvious.
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§ 276. Passive verbs, — If the agent of the passive is

not known, the passive form is avoided^ and an active

form with on is used.

Ex, : It is said : On dit.

He was put to bed at eight o'clock : On le couchdit d
hitit heures.

Under the same circumstances, the reflexive form is

often used.

Ex. : This book is to be found nowhere in London :

Ce livre ne se trouve nulle part a Londres,

Corn is sold very dear this year : Le hU se vend tris-

clier cette annee-ci.

The difference between the two expressions On ouvre

la porte and laportes^ouvre is, that in the first instance

it is implied that some one is opening the door, whereas
in the second nothing of the sort is implied : a spring,
the wind, anything, may be the cause of its opening.

Remark. — By^ after a passive, is translated by de^ if

the action is one wholly of the mind .

Ex, : He is loved, cherished, hated by every body : II

est aime\ chert, deteste de tous.

If the bodily faculties participate in the action, hy is

translated by par.
Ex, : Pompey was conquered by Caesar : Pomp^e a ^td

vaincu par Cesar,

Important. — Par, after a passive, can only be used

on condition that the noun or pronoun following it is the

real agent of the verb. If there is no real and direct

agent of the passive, de again must be used, and wot par.
Two examples will make this remark easily understood.

Ex, : The queen was crowned by the archbishop of

Canterbury : La reine a ^te couronn^e par Varchev^que
de Cantorhdry,
Par is used because the archbishop did place a crown

on the queen's head, and was the real agent.
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«

Tlie liill was crowned by an old castle (Dickens) : La
colline etait coi^ronnee cVun vieux chateau.

Be is used here because the old castle is not the real

agent of the passive.
The French carry this rule very far.

Ex, : He was killed by a gunshot : II a dU tn4 d'un

coup de fusil.

Be is used because, although the gunshot was the

cause of death, the real agent of the passive was the

person who fired the gun.
The French would say : II fut tu6 par le wldat d'un

coup de fusil.

% 279. (Test is often used to make the phrase more

emphatic.
In the sentence :

Cest d vous que je parte ^
ma sceur,

C'est is used to call the sister's attention, who ic not

listening.

Louis XIV said : VEtat, cestmoi : I am the State, a

far more emphatic sentence than : Je suis VEtat^

§ 280. Remark III. — Causative voice,

1. The verb faire placed before the infinitive of a

neuter verb gives it an active sense.

Ex. : Have you warmed the water : Avez-voiis fait

chauffer Veau?
We do not boil the meat, we roast it : Nous ne faisons

pas houilUr la viande, nous la faisons rdtir,

2. If the infinitive which follows /^eV^ is a neuter verb

or a transitive verb used intransitively, the object fol-

lowing is the direct object of faire^ as in English.
Ex, : I will make the child obev : Je ferai oheir

Venfant.



The masler will make the pupil read : Le pro/esseur

/era lire V^leve,
'

The direct object of fah^e may be a personal pronoun

placed before faire.

Ex, : Je vous ferai oheir; je le ferai lire,

3. If the infinitive which follows fah'e is an active

verb having a direct object, the object of faire must be

preceded by a.

Ex, : The master will make the pupil read ten lines

of Virgil : Le professeur fera lire a Venfant dix lignes

de Virgile,

4. In the causative voice reflexive verbs cease to be

reflexive. To rise : Se lever; to go to bed : Se coucher.

Ex, : We make our children rise early, and make
them go to bed at eight o'clock in the evening : Nous

faisons lever nos enfants de bonne heure, et nous les fai-

sons coucher a huit heures du soir,

5. The infinitive following /i^ere may have a passive

meaning. It forms an expression corresponding to the

English To have^ to get something done.

Ex, : Have the window shut : Faites fermer la fe-

nelre.

Remark. — From the above it will be seen that the

causative voice must be used when the action expressed

I by the verb is not performed, but only caused to be per-

I formed, by the subject.

Ex. : Peter the Great said be would hang the two

lawyers : Pierre le Grand dit qiCil ferait pendre les

deux hommes de loi, Peter would not hang the lawyers

hiipself, dLiid ihereiore faire pendre and notpendre must
be used.

§ 282. — Promener : to take for a walk. X^^ * ^
^^^iN,

iSe promener : to have, to take a walk. f
orrHf-
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An idea of pleasure is always implied m Promener.

Thus :

To walk : marcher^ aller a pied.
To liave a walk : se 'promener.
To drive : aller en voiture.

To have a drive : se prornener en voiturem

To ride . aller a cheval.

To have a ride : se promener a cheval.

To go in a boat, on the sea : aller en bateau, en mer.

To have a trip on the water, on the sea : se promener
en bateau, en iner.

To go in a train : aller en chemin de fer. In this last

instance, the second expression with se promener,
does not of course exist.

I 283. — We have seen (276) that the passive is

turned into the active form with on, when the agent of

the passive is not known. The passive, under the same

circumstances, can often be turned into a reflexive form.

Ex. :-He is called Henry : II s'' appelle Henri .

This is done everyday : Cela se fait tons les jours.

This is understood easily : Cela se comprend faci-

lement.

The comedy was acted two hundred nights consecuti-

vely : Cette comedie s'estjouee detooo cents fois de suite.

But, Henry is called lOnappelle Henri, because here

it is sufficiently implied that someone (particular) is cal-

ling Henri.

Transitive verbs used intransitively in English are

used reilexively in French.

Ex. : I meet him every day : Je le rencontre tous les

jours.

We meet every day : Nous nous rencontrons tous les

jours.



— XlA'lL —
Some one opens the door : On ouvre la porte,
The door is opening : La porte s' ouvre.

% 284. — The present of the indicative is often used

instead of the future, if the action is to take place soon.

We start in an hour : ISous partons dans une heure,

hi a narrative the present is used instead of tiie past or

the future to make the phrase more impressive. See

the example, page 329.
'* But yesterday he came to me, and holding out his hand

to me, he said ; Ah ! sh\ I shall expect you to-morrow.
''

The present is used to express that the action is going
on at the time you speak.
Ex, : 1 have been ill two months (I am still ill) : Je

siHs malade depim deux mois.

How long have you been m England ? : Depim quand
eteS'Vous en Angleterrel

I 286. — As the past indefinite is used referring to time

entirely gone by as well as to time still going on, it is the

most universally used tense. Indeed the French use no
other in conversation, in letters, etc.

Ex. : We went to the play last w^eek : Nous avons dtd

au theatre la seniaine derniere

I saw him two years ago : Je Vai vu il y a deux ans.

I was ill a month (I am well now) : J'ai ^t^ malade
un mois.

The perfect tense is the tense used ill narratives,

memoirs, anecdotes.

Moliere was born in 1622 : MotUre naquit en 1622.

But in conversation a person would say :

I was born in 1840 : Je suis ne en 1840.

The past anterior is used after quand, apris que^
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orsqiie, aussitot que, to express that an action has just

taken place.
Ex, : ks soon as I had finished : AtissMt que feus

Remarks. — Very often two preterites are to be met
with in English, although one of the verbs refers to an

action anterior to that expressed by the other. The
tenses are in French used more strictly than they are

in English.

Ex, : He died on the following monday. He was ill a

fortnight (Smollet) : II mourut le lundi suivant, II avail

^te malade qiiinze joui's.

When two preterites depend on each other, the first is

generally expressed in French by the present.

Ex, : It was he that said it : Cest lui qui a dit cela.

The preterite is always used in quotations,

Ex. : I have not seen him, he answered : Je ne Vat

pas vu, 7^epondit'il,

I don't care in the least, 1 retorted (Dickens) : Cela

m'est tout a fait egal^ r^pliquai-je.

§ 288. — If in English, emphasis is laid on the word

icill^ the verb voidoir must be used.

Ex, : He will not hold his tongue. II ne veut pas se

iaire, I will not have you go : Je ne veux pas que vous

y alliez.

If the future action takes place at once, the verb aller

is used.

Ex, : Wait a moment, I will speak to him : Attendez
an moment, je vais luiparler.
Where is he? — I will see : Ou est-il? — Je vais voir.

The future is always used in French when the action is

to take place at some future time.
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Ecc. : 1 shall be very sad when you are here no longer :

Je serai bien triste'qimnd vous ne serez, plus Id,

You will hear from me as soon as I get home : Je

vous donnerai de mes nouvelles atissitdt que je serai de

retour d la maison.

Do as you like : Faites ce qu'^il vous plaira.
The future perfect is often used instead of the past

indefinite, and expresses that the action probably took

place ; it translates the English must have.

Ex, : He must have lost his way, i. e. He probably
lost his way : II aura perdu son chemin, or II se sera

^gar4^ that is to say : II s^est probahlement egare.
The future perfect is of course used instead of the

past indefinite after ivhen^assoon as, etc.

Ex, : When I have finished : Quand faurai fini.

Note. — If when means lohenever (habitual action), the

past indefinite is used, or the present, as the case may be.

Ex, : When ve go to France, we generally alight at the

Grand Hotel : Quand nous allons en F7^ance, nvus descendons

generalement au Grand-HdteL When my boys have finished

their lessons, they play : Quand mes eleves ont fini leurs

devoirs
y ils jouent.

1 290-298. Supplementary remarks.

1» We have seen (| 292) that after a negative the sub-

junctive is to be used. The expressions ne,,. que (only),

ne,„guere (hardly), d peine (scarcely) are considered as

^ negatives.

2. Sometimes the sentence is interrogative, though im-

plying no real question. The indicative then has to be

used.

Ex. : , Madame, oublic^-'vous

Que These'e est man pdre, et quHl est votre e'poux?
(raclne.)
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3. After such verbs are ordonner, etc. (| 293) the Indi-

cative is used to express that no doubt is entertained

about the execution of the order.

In a decree, for instance, a king would say :

Nous 07'donnons qiiil sera fait,

4. The relatives qui^ que, dont^ ou^ preceded by a

superlative, by le seiU, le premier, le dernier, pas de,

peu dey require the verb following to be in the subjunc-

tive, unless this verb has to express an aflirmation.

5. (Important), If in English the verb in the subor-

dinate sentence is written in the same person as tiie verb

in the principal sentence, neither the indicative nor the

subjunctive, as the case may be, is used ;
the verb in the

subordinate sentence is written in the infinitive.

^OG, : I am glad you have come : Je suis heureux que
vous soyez venu.

But, I am glad I have come : Je suis heureux d'etre

venu.

I hope you will be able : J'espere que vous pourrez,
I hope I shall be able : J'espere pouvoir.

§ 302.—The conditional having replaced the imperfect

subjunctive of the Latin, it is not to be wondered at that

we find each of these tenses used for the other, up to the

seventeenth century*
The imperfect of the subjunctive is stilbused in the

expressions ;

Dusse-je : Quandje devrais : Were I to.

Eusse-je i QUandfaurais : Had I, etc.

When etre and avoir are used as auxiliaries, the im-

perfect subjunctive may be used instead of the conditio-

nal, and also after si (§ 31S!) instead of the imperfect
indicative.* ^
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Ex. : II aurait manque qiielque chose a sa gloire^ sil

n'eut fait qiielques envieux (| 312) : Somethir)g would

have been wanting to his glory, if he had not created

envy.
The sentence might have begun : II eut manque,,.
But the imperfect of the subjunctive is not to be used,

if 4tre and avoiy^ are not used as auxiliaries.

Ex, : I would buy this house if 1 had money : TacM-
terais cette maison si favais de Vargent.

Remark. — Should^ meaning ought to, is rendered by
the conditional of devoir.

Ex. : You should not speak in this manner : Voiis ne

devriez pas parler de la sorte.

If should occurs after ^/, it must. always be rendered

by the imperfect of the indicative.

Ex. : If I should see him : Sije le voyais.

I 343. — A past participle, conjugated with the auxi-

liary etre, or used by itself, is an adjective, and should

always be treated as such. Accordingly it agrees in

number and gender with the noun or pronoun which it

qualides, and such expressions as loell, so welly much,
somtich, should never be used before it. These expres-
sions must be replaced by tres^ si, etc., which are used

before adjectives.

Ex,: Wounded soldiers : Des soldats blesses.

The town was taken : La ville /ut prise.
He was so well satisfied : // fut si satisfait.

She was much loved : Elle etait tres aim^e.

I 352. — When a past participle conjugated with

avoir is followed by an infinitive, the participle agrees
with its accusative preceding; but if the accusative is
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that of the infinitive, the past participle remains inva^

riable.

Ex, : The lady whom I heard sing : La dame que fai
entendue chanter {que is the accusative of entendue).
The song which 1 heard sung : La romance quefaien-

tendu chanter {que is the accusative of chanter).
The men whom I saw building: Les ouvriers quefai

vus hdtir {que is the accusative of vus).

The house which I saw being'built : La maison que
fai vu hdtir {que is the accusative of hdtir).

The only exception is with/azV, which always remains

invariable, before an infinitive.

Ex, : He made them fall : II les a fait tomher^

§ 354-355. — If the past participle, used with avoir
^

is followed by que and a subordinate clause, or preceded

by the neuter pronoun le^ standing itself for a subordi-

date proposition, it remains invariable. See examples

given, page 386.

I 363. — La can often be translated by here,

Ex. : Is this your room ? Est-ce Id votre chamhre ?

Was your father present ? Votre pere ctait-il la?

Your father is here (at home) : Mon pere est la ?

The adverb y often stands for at home.

Ex, : My father is not at home : Mon pere n'y est

pas,

I 365. — La is used in reference to a place pointed
out ; y in reference to a place mentioned before.

Ex, : Where is my book? — It is there, on the mantle-

piece : Ou est mon livre ? — II est la, sur la cheminee.

Is my book on the mantle-piece ? — Yes, it is there :

Mon livre est-il surla cheminee ? — Oui^ ily est.
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Remark. — The verb alkr must always be preceded

by y, except in the future for reason of euphony.
Ex,: When are you going to London?— We are going

to morrow : Quand allez-vous a Lonch^es ? — Nous y
allons demain.

When shall you go to London ? — We shall go next

week : Quand irez-vous a Londres ? — Nous irons la

remains prochaine.

I 367. — We have seen (| 359) that quand cannot

be used, like when in English, as a relative.

§ 368. — Late, adverb, is translated by tard ;
but

late, adjective, is translated by en retard.

Ex, : It is getting late : II se fait tard,

h is late : II est tard.

You come very late : Vous arrivez hien tard.

You are late ; Vous etes en retard.

I 373. — How^ followed by an adjective, is rendered

by comhien^ and in exclamative sentences, by que. In

both cases the subject of the verb must follow cornhien

or que.
Ex, : Tell him how happy I was to hear that... :

DiieS'lui comhien j'ai ete heureux d\ipprendre que...

How happy I am ! Que je suis heureux I

% 374. — Aussi, at the beginning of the sentence,
means accordingly^ therefore.

Ex, : He has a slanderous tongue, and is therefore

detested by everybody : II est mauvaise langue, aussi

tout le monde le deteste,

Aussi, conjunction, is often expletive.
Ex, : But why on earth do you go ? Mais aussi 2^our

quoi y allez'Vous ?
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I 376. — De heaucoup : by far.

Us'en faut de heaucoup : A great deal is wanted.

II s en est peu fallu que : Very little was wanted
that : oon multum aMuit quin.

In these expressions the verb following is in the

subjunctive preceded by ne, (Gf. que.,,,, ne and quin,)

% 377. — More used absolutelv is rendered bv da^

vantage^ not by 'plus.

Ex, : You astonished me, but I will astonish you still

more : Vous m'avez etonne^ mats je vats vous etonner

encore davantage.
Than is de, and not que, before a numeral.

Ex, : More than ten : Plus de dix ; less than a hun-

dred ; Moins de cent.

I 382. — Si is used instead of ouiy in answer to a

negative question.
Ex. : Are you not English? Yes, I am : Ifetes-vous

pas Anglais^ Si, je le suis.

Yes indeed : Si fait or si vraiment.

Si comes from siCy and is not to be confounded with

the conjunction si from the Latin si.

383. The negations are ;

. Ne.,, pas : Not.

Ne.,, point : Not (more emphatic).
Ne. . , guere : Hardly.
Ne. . . jamais : Never.

Ne. . . plus : No more, no longer.

Ne,,f ni : Neither, nor,
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Ne. . , ducun : Not any, none.

Ne. . . aifcimement : By no means.

Ne,, . goutte : Not (in some expressions).

Ne. , . perSonne : Nobody.
Ne,,, rien : Nothing.

In the sentence, ne is placed J3efore the verb and the

second negation after it.

If there is no verb, there is no ne used.

Ex, : Why not? Pourqtioi pas?
Am I disturbing you? Not at all : Est-ce que je votes

derange ? Pas or point du tout.

Has any body come? No one : Est-ce quHl est venu

quelqiCun? PerSonne,
Will you take any more? No more : En voulez-voiis

encore'^ Pas davantage.
No more hope : Plus d'espoir. Such a sentence is

elliptical, it stands for il ny a plus d'espoir,

NoTA. — Goutle is never used without ne. It only
occurs in the two gallicisms :

Ne voir goutte^ n entendre goutte.
In old French p<ri5 (passiim), a step; point (punctum),

a
"^(^iwi', goutte (guttam), a drop; mie (micam), a crumb,

w^ere used almost indiscriminatelv,

Ex. ',Ce sont six aulnes.., ne sont mie. (Farce de

Pathelin.)
— That makes six ells... no, it doesn't.

Sornme totUe,

Par le sang hieu! je n'y voy goutte, (Ibid.)— On the whole, I swear, I cannot make anything
out of all that.

La Fontaine used mie^ but the word has been obso-

lete eversince.

Goutte remains in the two gallicisms mentioned

above.

387. — iV7 can never in French, like nor in English,
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or nee in Latin, connect two sentences together, even

when the two sentences are negative.

Ex, : I do not say this, nor do I say that : Je ne

dis pas ceci^ ei je ne dis pas cela nonplus,

(History.) In old French ni was used as nor is in

Enghsh, or nee in Latin.

Ex. : Ne m' fesis mal, NE jo ne Vte forsfls^ you
never did any harm to me, nor did I ever do any to you.
The French w^ould say now : Tu ne m'as jamais fait

de malj et je ne fen ai jamais fait non pilus.

I 409 his,— Apres is seldom followed by the present
of the infinitive; the infinitive past is the tense gene-

rally used.

Ex. : We will go for a walk after paying our visits :

Nous irons nous promener apres avoir fait nos visites.

The tense used in French is logical, as the action of

paying the visits took place before that of going for a

walk.

The same tense is again used after pour to express
that an action took place before another.

Ex. : The culprit was hanged for killing his father :

Le condamne a ,ete pendu pour avoir assassin^ son

pere.
But if both verbs express two actions that take place at

the same time, the present of the infinitive is used after

pour. In this case pour generally has the meaning of

in order to,

Ex. : In order to translate well, it is necessary to

possess, not imperfectly, but thoroughly, two languages,
the original, and that into which the translation is made :

Pour Men traduire^ it faut posseder, non pa5 impar*

failement^ niais a fond^ deux langues : celle de Vorigin
naif et celle dans laquelle on traduit, (Andrieux.)
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§ 410 his, — Dans is used before a noun preceded by

tlie definite article : Dans la ville, dans les affaires.
En is used before a noun preceded by the indelinite

article or by no article at all : En ville, en affaires :

in town, iu business.— I was in a safe place : Tetais en
un lieusur, (La Fontaine.)

Usage, however, has sanctioned the following expres-
sions : En la presence, en Vahsence de^ en Vhonneitr de^
en Vair,

En Vair, upwards, at random, to be distinguished
from dans Vair, in the air.

Ex. : Regarder en Vair : To look up.
Pro20OS en Vair : Idle talk.

^^, and not cZ<2^z5, is used before personal pronouns.
Ex. : In him ; En lux.

Dans notes connection between the container and the

contained.

Ex, : He had a half-penny in his hand illavait un sou

danslamain.
If the half-penny, instead of being inside the hand,

were held between the lingers, the French would say :

// avait un sou a la mqin.
Thus acfain a is used instead of dans before the names

of places, towns, etc.

Ex, : In the country : A la campagne, •

In the house : A la maison.

In London : A Londres,

On the contrary, en is used before the names of coun-

tries: Ex, : In England : En Angleterre,

Referring to time, dans expresses the time when some

thing will be done, whereas en expre€»ses how long it w
lake lo do it.
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£Joo, : I shall go to Paris in ten hours (hence) : Tirai

a Paris dans dix heures,

I shall go to Paris in ten hours (it will take me ten
i

hours to go) : J'irai a Paris en dix heures.
, j

Notice also :
\

1 shall go to Paris at ten o'clock : JHrai d Paris a dix

heures,
'

^

Dans notes a state of being : i

jEx, : To live in idleness : Vivi^e dans laparesse, \

To live in profound retirement : Vivre dans une pro- \

fonde solitude, \

En marks the change of state.

Ex. : To turn into smoke : S'en alter en fum^e,
"

To resolve into rain : Se resoudre en pluie.

They were metamorphosed into llowers : Its furent \

metamorphoses en fieurs, \

En notes the end, the motive : \

Ex, : In mv name : En mon nom, 1

i

En notes the manner of an action :
\

Ex, : To travel by train : Voyager en chem,tn de fer, \

To walk silently : Marcher en silence \

To act like a king : Agir en roi. \

«

En notes the language, the sort of writing used ; . j

Ex, : The sentence was written in golden letters i La

phrase etait ecrite en lettres d'or, \

To write in Latin : Eciire en latin,
\

To translate into prose : Traduire en prose.

En notes the shape, the costume.
'

Ex, : To terminate in a point : Se terminer en pointe. \

A woman dressed in man's clothes ; Une femme habit- \

Ue en homme^ \
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i

He was disguised as a Turk : II etait deguise en Tiirc^
\

She was in white : Elle etait en hlanc. \

En notes the mode of division :

The cake was cut into four pieces : On coiij^a le gdtej.ii \

en quatre morceaux»

En expresses made of,
'

Ex, : A table made of w^ood : Une table en hois, \

J5'^, before a present participle, expresses the English
'

hy^ ioJiilst,
•

\

Ex. : He concluded by saying : II conclut en disant.
]

The feminine is formed by adding an e mute : 07i \

forme le feminin en ajoutant tm e muet,
\

He smoked whilst reading : II ftcmait en lisant,
\

She came in laughing : Elle entra en riant, I

The king answered with a frown : Le roi repondit en
\

frongant le souroil, I

Remark. — In^ after a superlative, is rendered by de,
\

Ex, : The finest house in the town : La plus belle \

maison de la ville.

% 410 ter, — Devant refers to place; avant refers to ]

time and order.
^ I

Ex, : The garden before thehouse : Le jardin devant \

la maison, .
;

George IV comes before William IV : 6^^0/77^5 Quatre \

V ien t avant Guillaume Quatf'e, .>

§411. — In the examples given, jusqu'd has the
•

meaning of even,^
\

i

§ 412 ter, — On is left out before the names of the
\

week and dates :
'

'

j

Ex, : On Friday : vendredi, \
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On Fridays : le vendredi.

On the tliird of May : le trois mat.

On that day : cejour-ld.

§412 quater.
• Additional Remark, — With is left

ont at the beginning of an ablative absohite :

Ex, : Colnmbus landed with a naked sword in his

hand (Robertson) : Colomb ddbarqiia, une ^pee nue a la

main.

With is translated by par or de after a passive, ac-

cording as the action is lone of the body or the mind.

See I 276.

Kx. : Hurt with the same weapons (Shakespeare) :

Bless^par les memes armes,

I was struck with the beauty of the picture : J'ai etd

frapp^ de la heaute de ce tableau.

Fed with the same food (Shak.) : Noiirri des memes
aliments.

For the use of de in this last instance, see the

Remark, § 276.

With is translated bv a before a noun attribute : Ex, :

A white haired man : Un homme d cheveux blancs,

A cravat Avitli longs ends : Une cravate a longs bouts.

With is translated by de, when noting the cause :

Ex. : I am satisfied with my servant : Je siiis content

de mon domestiqiie.
His breast was covered with orders : Sa poitrine etait

couverte de decorations.

In general de is used instead of avec, when the English

preposition toith cannot be turned into with the help

ofov in company loith,

Ex. : He spoke with emotion : Jlparla avrg emotion^
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because you could speak without emotion

; )3ut, He spoke
with a clear voice : II i^arla jy'une voix clairey because

he could not speak without his voice.

You can see the star with a telescope : Vous poiivez
voir Vetoile AVEG un telescope. Help is required ; but,

You can see it with your own eyes : Votes j^oiivez la

voir DE vos p7'opres yeux. No help is required.

Avec notes conjunction or connexion :

Ex. : Je mourr^ai avec vous : I will die with you.
II est fiance avec elle : He is engaged to her.

II s'est mari^ avec elle : He married her.

Avec notes concomitance (together with) :

Ex. : II est si beau^-Venfant^ avec son donx sourire,

(Hugo) : The child is so lovely with its sweet smile.

,....'... Tesph^e
Que vous saurez venger Vamant avec le pere (corxNeille.)

I hope you will avenge the lover and the father.

Avec notes the instrument, the help :

Ex. : Cela disparaitra avec le temps : That will

disappear with the time.

Ecrire avec tme plume : To .write with a pen.
Avec de Vargent on fait hien des choses : With

money you can do many things.

JeVai enfonce avec un marteau : I drove it in with a

hammer.

Avec notes the means (through, by).
Ex. : Je ne verrai qu' avec vos yexix (Mery) : I shall

see but through your eyes.
Avec son courage^ il est silr de re'ussir : Courageous

as he is. he is bound to succeed.



When the noun following avec forms with this pre- \

position an adverbial expression, the article is not used. \

Ex. : With emotion : Avec emotion.

Vehemently ; Avec vehemence,
-\

The same can be said of sans^ without, comme, as.
]

Ex, : Without a father: iSa^sp^r^ (fatherless) ; without
\

difficulty : Sans difficulte, \

1 do not like him as a man : Comme liomme,^ il ne me
\

'plait pas. .
\

He will settle as a hatter : II s'etahlira coynme chape- ]

lier.

As has here the meaning of in the quality of, \

This can be applied to almost every preposition.

Rule, — If a preposition forms an adverbial locution
\

with the noun following, the article is omitted.
\

^ Ecc, : : i

Luckily : . Peer bonheur;

By chance : Par hasard:

By night : Be nuit ;

From nature : JTapres nature;

Secretly (with the doors closed) : A huis clos :

Under shelter : A convert;

Without ceremony : Sans gene;
On peace ; Eri paix ;

In foot : ,
• A pied;

On horseback : A cheval.

I

i

§419 (5*^).
— Que is used after attend7'e, with the ,

suhjixucti'^'e iusieiid oljusqic''a ce que. \

Ex, : Let us wait until the rain stops : Attendons que \

la pluie ait cesse,
j

Que, with the subjonctive,' may stand for a/in que, \

Ex. : Come, that 1 may speak to you : Venez, que Je \

vous parh\ \
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Remabk. — In French a conjunction is expressed once,

and then, que must be ueed as many times as the, con-

junction is again expressed or understood in English.

Que^ thus used, takes the same mood as the conjunc-
tion which it replaces. There is, however, one exception.

AUhough si requires the indicative, when que replaces

si, it takes the subjunctive.

Ex. : As J spoke and you heard me ; Comme fed
pai'le et que vous m'^avez entendu.

If you say one thing and you mean another : Si vous

dites line chose et que vous en pensiez une autre,

(6°) Queh expletive in the two gallicisms :

Sifetais quede vous : If I were you.
Ce que c'est que de nous : How frail mankind is!

Maetzner ascribes these forms to the Latin genitive of

price.

7° Mais un Basile ! il m4dirait qiCon ne le croirait

pas (Beaumarchais) : But Basile! if he were to utter

calumnies, nobody would believe him.

§ 420. — Distinction must be made betw^een si condi-

tional {si in Latin, if in English), and si dubitative

[utrum^ an in Latin, whether in English).
After se, conditional, the French use the present instead

oE the future, and the imperfect of the indicative instead

of the conditional.
^

Ex. : If it should rain : S'il pleuvait or s'il venait a

pleuvoir.

After si
J dubitative, the future can be used.

Ex, : I do not know whether he will deserve a reward :

Je ne sais s^il m^ritera une r.e'compense*
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Remark I. — Si, dubUative, is often replaced by que,
with 'the subjunctive.

Jb^x, : 1 doubt whether he will come : Je doute quil
vienne,

I will do it, whether you like it or not : Je le ferai, que
cela vous jplaise ounon.

Remark II. — Contrary to what often occurs in

English, after si, quand and quoique, the French sen-

tence can never be elliptical, it must be complete.
Ex, : He will do nothing, if left to himself : // ne

fera rien, si on Vahandonne a luUmeme.

Although a child, he can already speak several lan-

guages : Bien que ce ne soit qiCun enfant^ il sait d^jd

'parler j^lusieurs langues,
I am always busy, when at home : Je suis toujours

occujQe', quand je suis a la maison.

f ,

.t>'



OF THE \

UNIVERSITY
OF

NOTIONS PEELIIINAIEES

DE 1'ALPHABET, DES SIGNES OETHOGEAPHIQUES
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CIIAPITRE I.

DES LETTRES.

§ 1. La grammaire est une science qui a pour objet
Tetude des regies du langage, soit ecrit, soit parle.

On appelle orthographe Tensemble des regies du langage
ecrit.

[Etymologie.
— Grammaire yietit du mot latin grammatica,

qui est lui-meme tire du mot grec YpafxixaitXT^, science des lettres,

— Orthographe vient du motgrec opOoypa^ia, ^criture correcte,

§ 2. Le langage se compose de mots.

Les mots se composent de lettres,

ALPHABET.

§ 3. On appelle alphabet I'ensemble des lett7'es qui sent

en usage dans une langue.

L'alphabet frangais se compose de 25 lettres, qu'il est

d'usage de ranger dans I'ordre suivant : a, b, c, d, e, /,

g, h, z,j, k, I, m, w, o, p, q, r, 5, t, u, v,x, y, z.

[Etymologie. — Le mot alphabet vient des deux premi6ret
ettres grecQues (aX^a? PvjTa). L'alphabet fran§ais s'appelle
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aussi quelquefois I'A B C^ du nom des trois premieres lettrec

frangaises. Lettre vient du latin littera.]

§ 4. On appelle voyelles les lettres qui, meme prononc^es

seules, forment nne voix, c'est-a-dire un son.

II y a, en frangais, six voyelles simples, qui sonb : a, e, t\

<9, u et y, qui a le son d'un i ou de deux i.

On verra plus loin(§ 11) ce qu'on entend par voyelles

composees,

§ 5. On appelle consonnes les lettres qui ne forment un
son distinct que si on les prononce avec des voyelles.

II y a dix-neuf consonnes qui sont : h, c, d, f, g, 1i,j, h,

I, m, n, p, q, r, 5, t, v, x, z.

[Etymologie.
—

Toi/e/Ze vient du mot latin vocalem, vocal, qui
^met line voix ou un son; consonne, de consonant, qui a le meme
sens et vient de cum sonare, sonner avec]

SYLLABES.

§ 6. On appelle syllade une voyelle ou une reunion de

consonnes et de voyelles qui se prononcent par une seule

emission de voix. Ex. : a, e, i, o, u
; ba^ be, bi, bo,

bu, etc.

On appelle :

1° monosylla'bes, les mots d'une seule syllabe, par exemple
tons les mots qui composent ce vers de Eacine :

Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon c(eur.

2° polysyllades, les mots de plusieurs syllabes, par

exemple : for-ti-fi-er (4 syllabes), o-ri-gi-na-li-te (6 syl-

labes);

g"" dissyllales, les mots de deux syllabes (e-te, hi-Ter) ;

trissyllales, les mots de trois syllabes (pa-ren-te, ve-ri-te).

(Etymologie. — Tous ces mots viennent de mots grecs :

auAAOtS-^ (en latin sxjllaha)^ reunion de lettres, paroe que, en gene-
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ral, une syllabe se compose de pl^isieurs lettres
; [xovoauXXaooc,

7:oXu(7uXXa6og, ^i(j(j6Wo(.Soqj Tpi(7a'JXXa6og.]
* Kemarque.—Pour decomposer les mots en syllabes, il

fant observer la regie suivante : Une syllabe ne pent com-

mencer que par une voyelle, par une consonne simple ou

par la reunion des consonnes th^ ch; cr, gr, br, fr^ tr; cl, gl,

pi, bl, fl (Voy. § 18). Ex. : re-el^ e-ther, por-che, es-poir,

de-trmre, ef-froi, fa-ble, ex-ploit, es-pie-gle, cer-cle, etc.

II n'y a d'exception a cette regie que pour les mots

composes qui se divisent d'apres leurs elements. Ex. :

in-spirer, a-spirer, in-scrire, zri'Strun'e, abs-trait, obscene,

des-ordre, etc.

[* Origines latines.— Ces mots sent pour la plupart latins :

in-spirarey ad-spirare, in-scrihere^ in-struere^ ahs-tractum,
ob'Scenum, — Des-ordre est un compose tout fraii9ais, form^
du preflxe dis (§ 433) et du mot oi^dre,]

CHAPITRE IL

VOYELLES.

§ 7. Les voyelles se distinguent, selon la dur^e de ia

prononciation, en breves et en longues.

On appelle breves les voyelles dont la prononciation est

rapide ; longues celles dont le son s'allonge davantage. Par

exemple :

a est bref dans palte et long dans pale;
e —

Irompette
—

pretre;
i — lime —

gile;
o — robe —

role;

u — cruche - — buche,

L'usage apprendra les voyelles longues et les breves
Mais on pent faire ici deux remarques :

1° En frangais, les voyelles suivies d'une consonne
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redoublee sont ordinairement breves ; Ex, : adresse^ ;

marmotte, ombrelle, etc. On excepte les yoyelles qui
^

precedent deux r; Ex. : ve7Te, terre. L'a et Vo sont aussi

longs deVant deux s dans les mots lasse, fosse.
\

2^ La voyelle de Tavant-derniere syllabe est en general \

breve quand elle est en position, c-est-a-dlre suivie de ;

deux et meme de trois consonnes differentes, et que la der-
5

niere syllabe est muette (Voy. §§ 9, 10) ; Ex, : barbe, :

herbe, peste; arbre, ordre, etc.
]

§ 8. Les varietes de prononciation des voyelles, surtout
\

de Ve, sont marquees par des signes places au-dessus de i

ces voyelles dans Tecriture et nommes accents,

II y a trois accents : Vaigu {'), le grave ('), le circon-

flexe O. \

[*Origines latines et Histoire. — Le mot accent vient du \

latin accentus (a I'acc. accentum), qui signifie intonation ; circon-
I

flexe, du mot latin circumfiexum, tourne autour, parce qu*il \

entoure en quelque sorte le haut de la lettre qui en est marquee ^

(Voy. plus loin § 22).

Les accents etaient inconnus au vieux fran9ais. lis ont 6te
|

introduits dans I'orthographe fran9aise par les grammairiens \

du XVI* siecle, a I'imitation des accents grecs, qui etaient aussi

des signes destines a noter I'intensite de la prononciation.

L'accent circonflexe indique en general une syllabe de- ^

venue longue par suite de la suppression d'une lettre, qui etait
\

le plus souvent une s. Ex, :

Fete s'ecrivait autrefois feste (F.s subsiste dans les derives : i

festin, festoyer, festival);
vetement — vestement (l'^ subsiste dans le mot

veste); \

cote — coste (Vs subsiste dans les composes
accoster, intercostal);

bete — beste (Vs subsiste dans I'adjectif bes-

A tial, dans le substantif bestialite);— anme (d ou le derive amme) ;

Q-ge — aage (ici l'accent circonflexe indique !

la contraction). :

Les iettres supprimees dans ces mots et dans d'autres mots



VOYELLES. — § 8.

semblables apparaissent dans les mots latins dont ils sont

formes. Ex. :

Fete de festum;

v^tement^ de vestimentum

{veste vient de vestem);

cote de costam;
bete de hestiam;

dme de animam;
age de f xtaticum (derive

de setatem);

apotre de f apostolum ;

role de
•[• rotulum;

abime de
•}* abyssum.

L'accent circonflexe se met encore sur des voyelles longues
en grec et en latin. Ex. : dome

(^(^[^.a, mauoifi)\ gnome (yv(0[J!.vj,

esprit, pensee); extreme {extremum], G'est par erreur que Ton a

dit pole (en grec izoXoq),
*
L's etymologique ne comptait, au xiv® siecle, dans la

prononciation, que comme allongeant la voyelle qui la pre-
cedait. Quelques essais ont ete faits, des la fin du xvji® siecle,

pour remplacer cette s par I'accent circonflexe. Ainsi, dans la

4® edition du
Quinte-Curce

de Vaugelas, faite « bur une nou-
velle copie de rauteur, qui a ete trouvee depuis la premiere et

la seconde impression » (Lyon 1692), on lit : paroitrey connoitre,

cut, se defidt; cependant l's etymologique se maintint jusqu'au
milieu du xviiP siecle, et se trouve jusque dans le Dictionnaire
de rAcademic de 1740.

* Les derives ne gardent pas toujours Paccent circonflexe

des mots simples. Ex. :

ACCENT CIRCONFLEXE

DANS LE SIMPLE

4cre [acrem],. . .

chasse (capsam).
cone {conum). .

gaine (vagina).

grace (gratia) .

GARDE DANS LE»DERIVE

enchasser ;

extreme {extremum). . .

infame (infamem) . . . .

disgrdce . . .

palir, piileur

jeiine [jejunum) ,

pale (pallidum)

pole (malgre la brfeve de

•noAoi; et de polus) . .

j
supreme (supremum). . .

N. B. Les noms latins, surtout ceux de la 2^ et de la 3« decli-

naison, sont in^ques a I'accusatif, parce que c'est de ce cas

SUPPBIME DANS LE DERIVE

acrimonie ;

conique ;

extremite
;

infamle, diffamer;

degainer ;

gracieux, disgracieux,
gracier ;

dejeuner ;

polaire.

supicmatie.
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que sont venus en general les substantifs et les adjectifs fran-

(jais. Les noms precedes d'une croix (•{-) appartiennent a la

basse latinite,]

Remarque I. — Les accents ne servent souvent, dans

1 ecritnre, qu'a distinguer les mots qui se composent des

inemes lettres. Par exemple :

On n'accentue pas ou, conjonct; on accentue ou, adverle;—
la, art fern.

—
1^, adverle;—

a, 3^ ;pers, sing,
— ^, 2^'^^jposit ;

du verle avoir.

— des, adjedif
— d6s , prepo-

indefiniplur. sition,

* Remarque 1 1. — Les voyelles marqu6es d'un accent

circonflexe sont en g6n6ral longnes. Cependant elles ne le

sont qu'autant qull se rencontre sur la meme syllabe

que ruccent tonique, dont on yerra plus loin les regies

(§23-24). Quand Taccent circonflexe, tenant la place
d'une s, tombe sur la syllabe accentu^e, cette syllabe

est longue. Fx. : kne, bete, fete, cloitre {claustrum), etc.

Mais quand il tombe sur une syllabe atone, cette syllabe

reste breve, malgr6 I'accent circonflexe. Foo, : diner

( f disnare) ;
cloitrer ( f claustrare) ; brtiler ( -^perustu-

tare) , dont on prononce Vi et Vu brefs ; h6pital (hospitale)^

qu'on prononce hopitaL

I 9. On distingue trois sortes d'e ; Ve muet, V^ ferme,

r^ ouvert.

1° L'e muet est ainsi appele parce qu'il a un son sourd

et k peine sensible, par exemple dans je ferai, table,

pliiie, etc. II ne porte pas d'accent. Les syllabes dans les-

quelles se trouve un e muet s'appellent syllabes muettes.

L'e muet final ne se prononce pas devant lea mots com-

mencant par uae voyelle. Fx, : 11 aime a lire et k ^crire.

Queiquefois il s'elide (§ 14).
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2° L'e ferm^ est ainsi appele parce qu'il se prononce la

bouche presque fermee, par exemple dans equite, teme-
rite. L'e ferme est marque de I'accent aigu (e), excepfce

quand sa prouonciatioii est determinee par une consonne,
comme dans pied, nez, rocher, verger, aimer.

Z"^ L'e ouvert est ainsi appele parce qu'il se prononce la

bouche presque ouverte, par exemple dans : pere, mere.
II est marque de I'accent grave (e), excepte quand sa pro-
nonciation est terminee par une ou deux consoanes, pa»:

exemple dans chef, net, ver, amer, peste, reste.
On dit cependant acces, exces, proces, succes, etc.

* Eemabque I.— On pent croire qu'il y a une quatrierae

espece d'e dans Ve marque d'un accent circonflexe ; mais

cet e se prononce comme 1'^ ouvert ; et d'ailleurs 11 n'est

pas, en realite, un e simple, mais represente en g^n^ral un

e suivi d'unes (Yoy. § 8, Oeigines latines et Histoire).
*
Remarque II. — L'e, suivi de r finale, a toujours

le son d'e ferme a I'infinitif de la V^ conjugaison. Ux, :

aimer, se fier. Dans les autres mots, il a tantot le son d'e

ferme (particulierement daus les mots termines en I'er,

Ex, : clav/er, goBier^ boucber, se fier), tantot le son d'^

ouvert. Ex. / fier (adjectif), fer, enfer, etc.

*
Eemarque III.—On met en general un e ouvert k Ta-

vant-derniere syllabe, quand la derniere est muette. Ex. :

p^re, m^'re, fr^-re, pricre, fie^vre
, espie'gle, fid<?le. II faut

excepter : 1° les e marques de Taccent circonflexe, f^te,

tempete, etc. (pour feste, tempeste, etc.) ;
2° le mot orfe'vre.

[Histoire.
—

Jusqu'a la derniere edition du Dictionnaiy^e de
VAcademie francaise (1878), on exceptait aussi les mots termi-
nes en tge, qu'on ecrivait ^ge, et qui doivent s'ecrire ege

{college, Ifiege, siege^ etc.)]
*
Remarque IV. — De la premiere partie de la Re-

marque III il r^sulte : 1° que Ve ferm6 de I'avant-der-
niere syllabe se change en e ouvert, si la derniere devient

muette, ce qui est une r^gle dans les verbes (Voy. § 120) ;

2<» que r^ ouvert devient e ferme, si la derniere devient
sonore. Ex. : fi<?vre, fievreux

; n6'gre, negresse, etc.
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* Eemarque V. — Dans la composition des mots, il

faut observer : V que, lorsque deux syllabes primitive-
ment muettes viennent a so suivre, Tune d'elles chaDge
son e must en e ferme (ainsi du prefixe re et da yerbe

celer se forme le verbe receler); 2° que le prefixe re prend
un e ferme ou perd son e muet devant un mot commen9ant
par une voyelle. Ex. : re'-agir, ? e'-unir ; ?^-emplir, r-essuyer

(pour re-emplir, re-essuyer), etc.

*
Remarque VI. — On met un e ouvert a la derniere

syllabe, quand Ve est suivi d'une s, excepts quand cette

s est le signe du pluriel. £Jx. : abc^^s, apr^s, cypr<?s, des

(proposition). Mais on 6crit : des hommes, les des.

[* HiSTOiRE. — Au xviie siecle, on ecrivait des (preposition),

apr^Sf comme on ecrivait cet homme, etc.]

*
Remarque VII. — L'e suivi d'un x ne prend jamais

d'accent. Ex. : exameu.
' * Remarque VIII.—Une seul,soit ferme, soitmuet,suffit

pour former une syllabe. Fx.: a«e-rien; ilcre-e; il ni-e.
*
Remarque IX. — L'e nasalise devient en

(Voy. §11^4).

§ 10. L'?/ se prononce comme un t ou comme deux z, »

1° II se prononce comme un t au commencement et a la

fin des mots ou des syllabes. Fx, : yacht, hymne, ye«x,
martyr, physique, style, jury, dey, presbytere.

2° II se prononce comme deux i quand il a un son

double, portant sur deux syllabes. ^^. .* pays, payer,
noyau, royaume.—On prononce pai-is, pai-ier, not-tau,

7'oi-iaumey etc.

[Origines grecques et LATiNES. — Vy s'appelle y gfrec, pares

que la plupart des mots dans lesquels il entre sont tires du grec,

oil ils ont un u. Cet u se pronon9ait autrefois et se prononce
encore aujourd'hui comme un i. — h'y represente aussi quel-

quefois un g latin. Ex. : legalem^ loyal; regalem, royal.

HiSTOiRE. — Quelques mots, autrefois ecrits par un y, s'ecri-

vent aujourd'hui par un i marque d'un treraa (i).



VOYELLES. — § 11. 9

Ainsi Ton ecrit :

Baionnette au lieu de Bayonnette (bien que le mot vienne

de Bayonne^ villa oii cette arme a ete, dit-on, inventee) ;

Na'iade au lieu de Nayade (d*une maniere plus conforme a

retymologie grecque^ Nat^cBeg) ;

Faience au lieu de Fayence, de la ville de Faenza (Italie)^

oil a ete fabriqu6e pour la premiere fois la poterie de terra ver-

nissee
;

Paien au lieu de Payen (du latin ipaganum.]

§ 11. 1. Les six voyelles a, e, i, o, u, y sont figurees

par una seula lettre. Mais des sons egalement simples

peuvenfc etre representes par deux et meme par trois let-

tre?, et n^anmoins s'appeler aussi voyelles.

Ces dernieres voyelles^ qu'oo pent appeler voyelles com-

poseeSj se distinguent des dtphtongues, qu'on verra plus
loin (§ 13), en ce qu'elles repri^sentent un son unique,
tandis que les diphtongues representenfc un son doubh.

On compte comme voyelles composees :

au, qui equivaut ho; Ex. : maux (qui se prononce
comme mots) ;

eau, qui equivaut a o; Ex. : bateau;

ai, ei, qui equivalent le plus souvent k e ouvert (Ex. :

fatble, peine); mais il faut remarquer que ai a aussi le son

de e ferme (j'ai) et meme celui de e muet (faisant, bien-

faisant) ;

eu, ou, qui se prononcent egalement par une seula

Amission de Yoix ; Fx, : feu, fou.

[* HiSTOiRE.—Les voyelles composees representent tellement
un son unique, que eu a longtemps figure dans quelques mots
le son u, Au xvi« et au xviP siecle on ecrivait : J'ai veu, peu,
seen; meur, seur, etc. ;et Ton pronon9ait comme on ecrit au-

jou^d'hui/a^ vu^ pu, sii; mitr, sttr, etc]
2. Comme les voyelles simples^ ces voyelles composees de

plusieurs leltrea peuvent etre breves ou longues. Exemple i

eu est bref dans/ewne et long daDsye^me;
ou — doute — voute ;

ai — vous faites
—

faite,

C. SUP. 1.
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3. Quelquefois les memes sons simples se trouvent

figures par la rencontre de deux voyelles reuDies d'une

maniere un peu strange. Par exemple :

ao equivaut a un a seul dans faon^ paon, taon, Laon

(prononcez fan, pan, tan^ Lan);— a un seul dans aoiU, saoul, toast (pro-
noncez Old, sold, tdst) ;

ae — a un a dans Caen (prononcez Kan) ;

oe — oua dans Icakatoes (on prononce et Ton

pent ecrire cacatois) ;

eui, uei — a un son simple dans deuil^ accueil, cercueil,

4, D'autres fois des voyelles s'unissent aux consonnes n
on m pour figurer un son simple, qui semble s'emettre du

nez, et qui, pour cette raison, s'appelle son nasal (Yoy.

§ 18, 4). On nomme voyelles nasaleslen voyelles ainsicom-

biriees avec n on m, c'est-a-dire nasalisees. Par exemple ;

an dans les mots to^; «?^cy^<9^5;

en — encan, entrejorendre, vraiment;

in, aim^ ain, ein — instind, ingrat,faim,;pain, serein;

on —
onze,lon;

un, eun, um —
chacun^ em'prunt, 2^jeun,parfum;

am
j

devant
[

— amMtion, am^poule;

em / un & \ —
emdalleur, emploi;

im I ou
j
—

imdiber, importer;

om
] un^. [

— omdre, plomb; prompt, compte.

[Origines latines. — Dans faim , 'parfum, Vm represente une

n latine : famem^ fumum,]

Remarque. — Les voyelles suivies d'une n ou d'une m
ne figurent pas un son nasal : V quand ces consonnes font

partie d'une autre syllabe, Ex. : e-mouvoir, e-mcutey pa-

nais, me-7ier, (i-nir^ mo-narque, u-nir {en-ivrer, en-ivre-

ment ont le son nasal) ; 2° quand Vn est redoublee, Ex . :

ennemi, tonner (excepte ennui, ennuyer, ennuyeux),
II n'en est pas de meme de I'm redoublee, qui garde sou-
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vent le son nasal. Ex. : emmener, emmancher (excepte

femme, flamme^ ge')nme, dilemme, etc.).

§ 12. Les voyelles o, e se reunissent quelquefois en
une lettre double {oe), qui le plus souvent correspond a

un e muet {Ex, : boeuf, ceuvre, soeur), ou a un e ferme

{Ex, : CEdipe, cesophage), mais qui a le son eu dans
oeil et ses derives ; oeillade, ceillet, etc. I

DIPHTONGUES.

§ 13. La reunion de plusieurs voyelles form ant, en nne
seule syllabe, un son compose, s'appelle diphtongue.

ler groupe. Ex,: ia dans piano,—
iai,

— biais,—
ie, ied, ie — pitie, pied, liimiere,— ieu — Dieu, pieii,— io — pioche,— iou — chiourme,

2« - — oe — moelle,— oi —
loi, roi,

'— oua — douane,— oue (ouet)
— fouet, mouette,

3^ — uel — ecuelie,— ui —
huile, lui,— ua — equateur,— oui — louis, fouine.

Eemarque. — De m^me qu'il y a (Voy. § 11, 4) des

voyelles nasales, il y a des diphtongues nasales, Ex. ;

lam, ian dans iarnbe, viande^
ien (prononce e*m)

—
hien, rien^ lien^ chien^

ion —
lion,

ouan, ouen —
louange^ Rouen,

oin —
soin,

ouin —
haragouin^

uin — juin.
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[Etymologie.
—Lemot diphtongue est tire dugrec Si^OoyY^^i

qui est forme des mots ^iq (deux fois) et (pOoyyo? {son).

[* HiSTOiRE. — La diphtongue oi se pronongait autrefois o<.'t'

ou oue, De la ces rimes de Racine :

Quel plaisir d'elever un enfant qu'on voit croitre,

Non plus comme xta esclave clove pour son maitrc..,

{Andromaque.)

Mais, dans mon desespoir, je clierche a les accroitre,

Madame, par piti6, faites-les-moi connoitre,

(Mithridate,)

Ma colore revient, et je me reconnois;

Immolons, en partant, trois ingrats k la fois. {Ibid.)

D^truisons ces honneurs et faisons disparoitre
La honte do cent rois et la imenne peut-^tre. (Ibid.)

. . . Je venais peut-^tre
Four me chercher moi-m5me et pour me reco7inoitre.

(Berenice.^

. . . Pour faire connoitre

Qu'il a tort en effet de me nommer un traitre.

{Thebaide.)

. . . Va, je t'acheterai le Praticien frangois,

Mais, diantre ! il ne faut pas d^chirer les exploits,

(Les Plaideurs,)

Boileau a fait 2 fois rimer francois et lots [ArtpoHique, I, II).

Dans les passages cites plus haut, on voit que la langue
moderne a donne le son ai a connoitre, reparoitre, francois,
mais a garde le son oi a croitre, fois, exploit, lot.

Du XIV® au xviii® siecle, la langue a hesite
, pour plusieurs

mots en oi, entre les sons oi, oe. one, ouai, oua.

Monnoie, foible, francois, anglois, par exemple se sont toujours

prononces et s'ecrivent aujourd'hui monnaie, faible, francals,

anglais, tandis que le son oi est reste a bourgeois^ courVds.

danoiSy etc. Vaugelas a une Remarque intitulee Quand la diph-

thongue oi doit 6tre prononcee comme elle est ecrite, ou bien ai.

Encore aujourd'hui Ton ecrit i^oide, et Ton prononce raids*

[Poar Voi, ou Vai de Timparfait et du conditionnel, V. § 108.
\

§ 14. Quand a, e, ij u se rencontrent k la fin d'un mot
et au commenceraeiit d'un autre^ il se produit souvent c(



VOYELLES. --
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qu'on appelle une elision : la Yoyeile finale du premier mot
est elidee, e'est-a-dire supprimee, et remplacee par un signe

fM^^^le apostrophe, Ex. : i'ame, 1 age, I'usage, I'miite^ s'il

vieut, qu'il vienne {pour la ame, le %e, le usage, la unite,
siil vient,etc.) L'usage apprendra lesdiiferentscasd'elision.

Kemarque. L'« efc 1'/ ne s'elident k la fin des mots que
dans la et si, lie ne s'elide pas toujours a la fin des mots,
meme de eeux qui souffrent Felision : ainsi Te de quoique
ne s'elide que lorsqu'il est suivi de e7, iU, elle, elks, on, un,
une {Ex,: quoiqu'il parle; quoique eti anger).

[EiTMOLoaiE.
— Elmon vient du latin elisionem. ecrasement ;

elider, deelidere, ecraser,— Apostrophe vient de Padjectif grec

a^oaTpOfpog, detourne, retourne, qui indique la forme du signe.]

CHAPITRE III.

CONSONNES

§ 15. On a vu (§ 5) qu'il y a 19 consonnes.

On pent ajouter k ce nombre quelques consonnes com-

posees, par exemple :

1^ ch, qui a une articulation speciale : chambre, chien,

chapeau, chose, etc.;

2° ph, qui se prononce comme f, et th, qui se prononce
comnie t, dans des mots d'origine grecque : philosophie,

phrase, sphere; thorax, ether, epithalame ;

3° IV (double v), qu'on rencontre dans quelques mots

d'origine etrangere.
— Dans ceux qui viennent de I'anglais,

il se prononce en general ou. Ex, : whist, v;rhig, tram-

way (prononcez ouiste, ouigue, tramouay),
— Dans ceux

qui viennent de I'allemand, il se piononce comme un v sim-

ple. Ex.: Westphalie, Weimar. On prononce de meme
Norwege, wagon (qui s'ecrit meme quelquefois vagon),

§ 16. Plusieurs consonnes, dans certains cas, varient

leur prononciation, ou bien ont une prononciation qui leur

est commune avec d'autres consonnes. Par exemple :

— c s'articule comme k devant les voyelles a, o, u [cavalier,

compagnon, cultive?'), a moins qu'il n'y ait au-dessous de

cette lettre une cedille (Voy . § 22). Ex. : fapade, fapon, repu;
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— ch s'articule egalement comme Tc dans quelques mots

d'origine grecqne ou h^brai'que. Ex. : chretien, chroniqiie,

archange J arcMohgie ^ arcliiepiscopal, caUchimene, chaos,

chrysalide, chrysantheme, technique^ GharyMe; Ghaldee,

Melchisedech^ Michel-AngCj etc.;

— s a tantot une articulation sifflante, pareille a celle

du c devant e et {{serviette, service), tantot^ et surtout entre

deux vojelles, Tarticulation du z {maison, desert). En ge-

neral, quand s entre deux voyelles doit s'articuler comme r,

on le double; Ex. : lesson
,
moisson, II y a exception pour

quelques mots d'origine grecque ou latine : monosyllale,

desuetude, vraisemblable ;

— ^ a I'articulation du / devant e et i {gelee, gibier). II

prend Tarticulation dure {gue) devant a, 0, u {gateau,

gomme, Gustave) ; mais il s'articule comme/, quand un e

s'intercale entre le g et les lettres a, 0, u. Ex, : geai,geolier,

mangeoire, gageure (qui se prononce gajure) ;

— Z a tantot I'articulation qui lui est propre (par exem-

ple, dans U, la, les), tantot une articulation mouillee;

On appelle / mouillee, une I simple ou double pr6cedee
d'un i, et formant une syllabe ou le son de Vi est tres-

marque. Ex. : bail, travail, sommeil, vermeil, fille, sillon,

paille, briller, cueillir, perilleux, grenouille ;

Ordinairement deux II qui se suivent ont le son mouilM

quandellessontpr^cedeesd'unz.Ex. :^z/^7/^^ bille, camomille,

famille, Cependant ces lettres ne sont pas mouillees dans

les mots mille, tranquille, ville, Gille, osciller, scintiller,

vaciller, titiller, etc.).

[Origines latines.— C'est sans doute pour eviter rarticulatiop
mouillee que, malgre retymologie latine {imbecillum), on ecrit

imbecile. Mais on ecrit imb^cillite, de imbecillitatem},

— ^ se prononce comme le t quand il est ^ la fin d'un

mot et devant un autre mot commengant par une voyelle
ou une h muette. Ex. : grand ami, grand homme.
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§ 17. Eemakque I. — Souvent les consonnes ne se pro-

noncent pas a la fin des mots. Ex. : nerf de boenf, cerf;

persil^ chenilj fusil; paix, choiXj bijoux; ceufs^ boeufs (au

pluriel).

Remarque II. — La lettre q est tonjours suivie d'uni^,

excepte a la fin des mots : quaiite, equate ur; coq. On ecrit

piqure (pour piqu-ure),

Eemarque III. — Les consonnes finales autres que s

et nt, signes du pluriel (§ 24, Eem. Ill), donnent toujours

a Ve qui les precede le son d'un e ferme ou d'un e ouvert.

Ex, : dan^^r, ber^er, a,imer, re^-de-chaussee, siffle^, fouet,

chef-i'cenYve, etc. (On prononce dange, berge, aime, re-de-

chaussee; stffiej fouh, clie-d'cBuvre,)
— V. § 24, Histoire.

Eemarque IV. — La consonne s finale ne se prononce

pas dans certains mots comme amas^ trepas, tamis, amis,

avis, etc., mais donne a la voyelle precedente le son d'une

Toyelle longue. Dans Jes terminaisons des yerbes de la

l**^ conjugaison, elie ne se prononce pas. (Ex. : tu Siimes).

Dans la liaison des mots entre eux, elle se prononce comme
un z, {Ex, : les grands hommes.)
Eemarque V. — La consonne t, suivie d'un iet d'une

autre voyelle, se prononce tantot ti (amitie, piiie, entier,

partie, gesiion, immixtion, chreden, bestial, etc.), tantot ci

{patience, satiete, ration, minutie, inertie, partial, ambition,

Domitien, joaiient, jpartial, etc.).

L'usage apprendra a quels mots convient Tune ou Tautre

prononciation. Cependant il est bon de remarquer que,
dans certaines formes identiques, la prononciation C2 s'ap-

plique aux substantifs, la prononciation ^^ aux verbes.^o?.;

PRONONCEZ ci :

Dps exceptions,—
affections,— contract:ions,—
exemptions,—
inspections,—
notions,—
portions,— inventions, etc.

prononcez ti :

Nous exceptions,—
affections,— contractions,— exemptions,—
inspections,— notions,—
portions,— inventions, etc.
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§ 18. Les consonnes peuvenfc, selon Torgane qui les

articule, se distinguer en gutfurales, dentales^ lahialeSj na-

sabs, auxquelles s'ajoutent des liqmdes, des sifflantes et

une aspiree.

1. Les gutturales sont particulierement articulees dr

gosier (en latin guttur), Ce sont les consonnes c, Jc, q, g, j\
et la consonne composee ch {camarade, kahatoes, qicartier,

godeletf jocrisse, charme).

Remarque. — Les gutturales c et ^ figurent, on Ta vu

(§ 16), une double articulation : cette articulation est

douce devant les voyelles e et i {cendre, gendre; cimier,

gihier) ; elle est dure devant les voyelles a, o, u [camarade,

garpoll', corridor
j gosier; cullmte, Gustave),

2. Les dentales se prononcent en appuyant la langue
centre les dents. Ce sont les consonnes d^ t {dent, dentition,

theatre).

3. Les labiales sont articulees surtout par les levres

(en latin labia), Ce sont : b, p, /",
v (bon, pere, frere, vieil-

lard),

4. Les nasales se prononcent un pen du nez (en latir?

nasus), Ce sont n et m (Voy. § 11, 4). Ex. : vin, pain^

faim; en, emmener, emporter.

5. Les liquides sont ainsi appelees parce qu'elles cou-

lent, en quelque sorte , dans la prononciation ; pour
cette raison, elles se joignent plus facilement aux autres

consonnes (surtout au b, au p, au c, au g, k Vf). Ce sont

17 et Vr, Ex. : blanchir, broncher ; pleurer, premier; clameur,

cri; gloire^ grandeur; fleurir, frire, etc.

6. Les sifflantes sont Ts et le z. Ex, : serpent, zebre, Le

sifflement de Vs a fourni k Racine un bel ef!et d'harmonie

imitative :

Pour qui ?ont ces serpents qui sifflent sur vos tetes?
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* La lettre x est une consonne double, participant des

labiales et des sifflantes (elle est pour cs, gs^ cz^ gz), Elle

se prononce tantot comme cs (extreme, Alexandre
, spMnx),

tantot comme gs {exercice, Xavier, Xmojohon), Elle s'arti-

cule, du reste, quelqaefois aussi comme une 5, par exemple
a la fin des mots six, dix; comme c {excepter, excellent),

ou comme ss {Bruxelles, Auxerre
^ sotxante); d'autres

fois comme un z, par exemple dans dix-huit^ dixieme et

k la fin des mots quand le mot suivant commence par une

voyelle. Ex. : Heureux est-il/„ Prix inestimable,,. Oiseaux

aquatiques.

7. Enfin la consonne h, qu'on pent ajouter aux guttu-

rales, est tantot muette, tantot aspiree,

Elle est dite muette quand elle ne se fait pas sentir dans

la prononciation, soit au commencement, soit au milieu

des mots. Ainsi Yhomme, Yhirondelle, adherent, inherent se

prononcent comme s'il y avait Vomme, Yirondelle, aderent,

inerent,

Quand I'A est muette, elle n'emp^che pasTelision, comme
on vient de le voir (Vhomme, Yhirondelle).

Elle est dite aspiree, quand elle se prononce avec une

sorte d'aspiration qui emp^che I'elision de se produire entre

deux mots dont Tun fmit par une voyelle et Tautre com-

mence par cette h suivie d'une voyelle. Ainsi on dit la

/mine, le hasard, le heros.

Remarque I. — L'h n'^tant pas aspiree dans les derives

de ce dernier mot, on dit : Yheroisme, Yheroine.

[

*
HiSTOiRE. — Cette observation se trouve dej4 dans Vaii-

gelas. Mais longtemps il y a eu doute sur la nature de Yh ini-

tiale de quelques mots. Ainsi Patru ne se prononce pas sur Yh
du mot heroisme ; et, en 1704, 1'Academie fran9aise declare que
Yh est aspiree dans hesiter (Voyez notre edition de Vaugelas,
I, p. 51-54). ]
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Remarque II.—L'aspiration peut se produire au milieu

comme au commencement des mots. Ex. : ahuri, cohue^
dehors.

Remarque III.— Apres les consonnes r et t, Vh repre
-

sente, dans les mots tires du grec, une aspiration qui
n'est plus sensible dans la prononciation fran9aise. Ex. :

rheteur, rhume, Athenes.

Remarque IV. — On a vu plus haut (§15) Tarticulation

speciale des consonnes composees ph^ ch. On peut ajouter

que, dans quelques mots d'origine anglaise, sh se prononce
avec le son doux de ch, Ex. : Shakespeai^e (prononcez

Chelcspire)^ shen'f {iprononcez cherif\ les lies Shetland (pro-

noncez Chetland)^ etc.

§ 19. Les labiales, les gutturales et les dentales peuvent
etre classees, selon Fintensite de leur prononciation, en

douces et en fortes, comme on le voit dans le tableau sui-

vant :
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*
§ 21. CoNSONNES EUPHONiQUES. — La langue fran-

§aise a deux consonnes euphomques qui se mettent entre

deux mots par euphonie, pour rendre la prononciation

plus douce (eu^wvia), et pour eviter un hiatus. Ces deux

lettres sont Ts et le t, par exemple dans vas-y, va-t-on ?

(Voy. § 115, Rem. II et IH.)

[

*
HiSTOiRE. — Le vieux fran9ais, au moins le fran^ais

populaire, admettait anssi un z euphonique ;
ainsi Ton a, dans

la Chanson de Marlborough,

II fut port6 en terra

Par quatre-z-officiers.

Et le peuple dit encore entre quatre-z-yeux. M. Littre, dans

BOnDictionnaire (an mot ce^7), pretend qu'il faut prononcer ainsi,

et qu' (ciln'y a auciine raison de repousser cette lettre euphoni-

que. y> Nous croyons que I'opposition des grammairiens estici

d'accord avec le bon usage^ comme dirait Vaugelas.]

§ 21 bis. Le nnm des six voyelles est du masculiu, ainsi

*que celui de la plupart des consonnes. Mais, d'apres TAca-

tiemie, sept consonnes, dont le nom usuel se termine par

un e muet, sont du feminin : / (e/e), h (ache), I {elk),

m [emme), n (enne), r (erre), s{esse).

[

*
Quelques grammairiens, dont rantorit^ n'est pas encore

consacreepar Fusage, font toutes les consonnes du genre mas-
culin. lis disent : Un f^ un h, un l, etc.]

*§ 21 ter. Origines latines de I'alpliabet francais,

CORRESPONDANCE ENTRE LES LETTRES LATINES

ET LES LETTRES FRANCAISES.

I. — VOYELLES ET DIPHTONQUES.

Dans le passage du latin au franQais, les voyelles n'ont pas
toujours ete conservees intactes

;
un grand nombre ont ete ou
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snpprimees d'apres les regies exposeea dans VIntroduction, « u

alterees d'une raaniere qui n'est pas moins reguliere. Cetle

transformation fran9aise des voyelles latines pent etre, dans

ses traits principaux, dtterminee de la maniere suivante :

VOYELLES
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VOYELLES

FUaLNgAISES.

ei repr6sente

eu

euil

3.i

le

leu

4.0 .

LATINES.

1° e.

20 i

1° u....

20 O

oil.

1° i...

20 e...

et quel-

quefois

e
30 ec

40 c...

et quel-

quefois

getj

10 e....

2° e....

3°aeetCB

eu. . . .

I'' o....
20 a....
30 au...

40 u....

EXEMPLES ET OBSERVATIONS.

tredecim, treize ; sedecim, seize: amielare,haleme;
frenum, /rein; plenum, plein; renes, reins;

serenum, serein; venam, veine; vabenam, ver-

veine ;

dans les syllabes nasales : tingere, kindre; pin-

gere, peindre; cingej^e, ceindre; et dans les

terminaisons en iculum, iculam : •{ soliculum,

soleil; articulum, orteil; apiculam, dbeilU;

auriculam, oreille; seniorem, seigneur; melio-

rem, meilleur.

gulam, gueule; juvenem, jeune;

florem, fleur ; horam, heure ; mohilem, meuhle ; ne-

potem, neveu; mores, moeu?^s; nodum, nceud;

votum, voeu; ovum, oevf; hovem, boeuf; cho-

rum, choeur; novem, neuf, etc.

folium, feuille; solium, seuil.

principem, prince; simplicem, simple; ilium, il;

ceram, cire; mercedem, merci; tapetum, tapis;

pretium, prix ; implere, emplir ; abolere, dholir ;

florere, fleuHr; venenum, venin; -J-
sarr^dce-

num, sarrasin ; secare, scier ; precari, prier ;

dans quelques mots, comme lectum^ lit; pro-
fectum, profit ; confecttm, confit;

vocalisation frequente de ces gutturales en i,

surtout du c. Ex. \ factum , fait ; tractum,

trait; lac {t), lait ; fructum, fruit ; instructum^
inst?^uit; conductum, conduit; octo, huit (pri-

mitivement oU); noctem, nuit (noit) ; placeir,

plaire; nocere, nuire; — sagum, sdie ; plagam,
plaie ; plangere, plaindre ; majorem, maire.

ferum, fier; fieri, hier; pedem, pied; fehrem.
fi^vre; bene, Men; rem. Hen; venit, vient;

temt, tient; leporem^ li^vre ; materiam^ matib^e;

mel, miel; cereum., cierge;

sceculum, sihcle; caelum, del,

deum, dieu; leucam, lieue.

montem, mont; mollem, mol; cornu, corne;
articulum, orteil; natalem, noel;
aurum, or; auriculam, oreille; audere, oser;

Claudere, clore;

devant n. et n : columbdm, colombe, colum-

nam, colonne; cumulum, comble; fundum,
fond; undam, onde; urticam, ot^tie.
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YOYELLES

YRASq&ISES.

oi represente

oin

oir

ou

5. u

ui

6. y

LATINES.

1° ec.
2° e...

30 i...

4oauet
o

un

ori . . . .

1<> o....

2« u....

30 Ol...

1« u . . .

2° 1

3« b.

1« ui...
2° O....

3° UC.

2« u..

EXEMPLES ET OBSERVATIONS.

tectum, toit; directum, droit;

me, moi; te, toi; legpm, loi; regem, 7'oi; telam,

toile; velum, voile; stellam, etoile; avenam,
avoine; tres, trois; setam, soie; habere, avoir;

frigidum,froid; Hgidum,roide; digitum, doigt;

strictum, etroit; franciscum,frangois; bibe?'e,

boire; vicinum, voisin;

dans quelques mots comme gaudium, joie;

claustrum, cloitre; •{• Sabaudia, Savoie; voca-

lem, voyelle ; potionem, poison.
dans quelques mots comme ungere, oindre;

pungere, poindre.

par transposition de Vi : histo?'iam, histoire;

dormitorium, do7^toir.

nos, nous ; totum, tout; Tolosam, Toulouse
; rotam,

roue; probat, (il) prouve;

ampullam, ampoule; buccam, bouche; CTustam,

croUte; cursum, cours; curtum, court; curoum,
courbe; dulcem, doux ; furnum, four; ursum,
ours ;

par suite de la vocaKsation de I'Z en w (Voy. «)•

fustem,f'Q,t; urnam, u?me ;justum, Juste ; succum,

sue; acutum,aigu; naturdm, nature;figuram,

figure; rudem, rude; durum, dur.

vocalisation fr^quente de VI latin : mollem,

mou; collupi, cou; albam, aube; calidum,

chdud, etc. — Ce fait se retrouve au pluriel

des noms en al (Voy. § 37).
vocalist! dans quelques mots comme tabulCim,

tattle. Fab7'icam a donn6 d'ahord fdurge, puis

forge

qui, qui; illi Jiuic, lui;

surtout dans les mots oi'i Vo se trouve voisin

d'un i ; modixan, muid; -j- podium, pup;
oleum, hiiile; ostium, huis; oati-eam, huitre;

postea, puis; hodie, hui [aiijourd'hui) ;

Hum, dipouille; coctionem, cuif;son;

par suite de la vocalisation du c en i (Voy. i) ;

fructum, fruit, etc.

lijram, lyre; marty7'em, martyr;— ce sont des

mots tires du grec, et qui en grec ont un

(Xucav, (AttOTupa) ;
mais ils sont venus du grec

par le latin
;

Lugdunum, Lyon;

•J- spo-
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II. CONSONNES.

Nous avons vu (Introduction) que la consonne mediane est

Bouvent supprimee en frauQais. Ce n'est pas tout : quand le mot
iatnn presente plnsieurs consonnes de suite, le fran9ais supprime
les premieres, a moins qu'elles ne puissent se redoubler et

qu'elles ne precedent une liquide ou une nasale, comme dans

annum, ann^e; implere, emplir; intra, entre; agnum, agneau, etc.

J — Mais on a malade de mal{e)aptum; juger de jud{i)care;

[k c4kljif de ca{p)tivum: avenir de a(d)venire; douter de dub{i)tare;

\^ Madeleine de Ma{g)dalenam, etc. Quelquefois m^me deux con-

Bonnes sont supprimees par euphonic. Ex.: semaine de
-i" se{pti)'

manam; temoin de te(sti)monium ; bldmer de f blasphemare,

Quand les consonnes latines ne sont pas supprimees, elles

peuvent etre modifiees :

1° par m^tatMse ou transposition (Ex.: f vervicenij hrehis;

•[• formati^um, frowage; weliorem, meilleur; singultuniy sanglot;

pugnum, poing ; longe, loin, etc.);

2° par affaiblissement ou changement d'une labiale ou guttu-
rale forte en douce (Ex, : acutuniy aigu; rapam, rave; habere,

avoir)'^

3° par assimilation ou accommodation, c'est-^-dire par cette
loi d'euphonie qui veut que, sous I'influence d'une consonne, la

precedentjB s'assimile a la suivante ou s'y accommode le plus
possible (Ex. : cognoscere, connaitre; adporiare, apporter;
adcrescere, accroitre; ad retro, arriere) ;

4° par simple substitution (Ex. : mappam, nappe; apostolum,
apotre, primitivement apos^re; comes stahuli, connetahle; leva-

men, levain; rem, rien; meum, mon),
De plus, le fran9ais intercale quelquefois, a I'interieur des

mots, des lettres euphoniques ;

1° b, Ex. : numerum, nom{b)re; simulare, sem{b)ler; tremu-

tare, trem[b)ler;

2° d, Ex. : absolvere, absou{d)re ; generum, gen{d)re; tenerum,
teh{d)re;

3° r, Ex. : fundam, f{r)onde ; perdicem, perd{r)ix; cannabem,
chanv(r)e; thesaurum, t{r)^sor,

Ap t, Ex. : antecessorem, ance(i)re; accrescere, accrot{t)re;

A ces observations generales nous ajouterons quelqnes re-

marques particulieres :
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CONSONNES

FRANgAISES.

1. b repr^sente

2. c

2 bis. ch

3.f

4. g

6. h

6.j

LATINES.

1° b
*• * • • • •

1° c ....

•2° qu...

3° g....
1" c...

20
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CONSONNES

FRAXgAISES.

7. s repr^sente

8. V

9. X

LATINE3.

40 o* o • • • •

2« C . . . .

10 v....
2« b....

3« p...

EXEMPLES ET OBSERVATIONS.

tnsum, fts;

a la fin du radical latin
; Ex. : soric-em, souris;

vic-€m,fois;

vocem, voix; validum, valide;

ab ante, ava-nt; suhinde, souvent; cubdre,couvej';

debere, devoir; fabam, /eve; gubemai^e, gou-

ve?mer;

Le p, qui s'adoucit, soit en b {perustulare, bi'u-

ler ; apiculam, abeille), soit en/ [caput, chef),

s'adoucit plus ordinairement en v {capillum,

cheveu; coopertum, convert; crepare, crever;

cupam, cuve; nepotem, neveu; rapere, ravir)^

h la fin du radical latin
; Ex. : pac-em, paix ;

calc-em, chaux; nuc-em, noix ; voc-em, voix ;

cruc-em, croix.

CHAPITRE IV.

SIGNES ORTHOGRAPHIQUES ET PONCTUATION.
ACCENT TONIQUE.

I. SIGNES ORTHOGRAPHIQUES.

§ 22. On appelle szgnes orthographiques les diverses

notations employees dans le langage ecrit, soit pour indi-

quer la prononciation, soit pour separer les mots at les

phrases.

Les signes orthographiques usites en frangais sont au

nombre de cinq : les accents^ YaposU'ophe, la cedille, le

tAJmc:, le trail d'union,

1 LeR accents (ai'gu, grave, cwconflexe) marquent cer^

taines varietes de prononciation des Yoyelles, mais servent

c. s. 2
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aussi a etablir des differences d'orthographe entre des

mots dont le son est le m^me (Yoy. plus haut, §§ 8 et 9).

2° li apostrophe (') est le signe de Veliston des voyelles

a, e, i (Voy. plus haut, § 14).

3° La cedille ( ) se place sous le c devant a, o, u, pour lui

donner I'articulation de Vs {Ex, : facade, facon, recu)
an lieu de rarticulation semblable a celle du k {camarade,

comedie^ cure),

[Etymologie.
— Cedille vient du mot zediglia, par lequel les

imprimeurs italiens, qui inventerent ce signe, designaient u-n

petit crochet en forme de z qu^on pla9ait sous le c pour lui

donner le son de Vs ou du z. Ce signe et le mot qui I'indique
ont ete repandus en France au commencement du xvi® siecle.]

4^ Le trema (") se met sur Tes voyelles e, i, u, placdes

apres udc autre, pour indiquer qat; la seconde voyelle doit

etre detachee de la premiere dans la prononciation. Ex.:

pai'en, naif, SaiiL

[Etymologie.
— Trema vient du mot grec Tpyjij^a, trou^

point, Le trema fut pour la premiere fois employe au xvi^ siecle.]

5^ Le trait d'union (-),sert a reunir en un seul deux ou

plusieurs mots, dits mots composes [Ex. : Pays-Bas,
arc-en-ciel; dites-moi, croyez-vous?) ou a joindre

6troitement certains mots {Ex,: c'est-^-dire, non-

seulement, peut-etre, est-il vrai?dit-il, etc.).

II. ACCENT TONIQUE.

§ 23. II ne faut pas confondre avec les accents, qui

viennent d'etre classes parmi les signes orthographiques

{accent aigu, accent gi^ave, accent circonflexe), Vaccent

tonique, lequel consiste dans Tintensite d'emission de la

voix sur une des syllabes d'un mot. La syllabe sur

laquelle la voix se porte avec intensite est dnte accentuce :

il n'y a jamais quune syllabe accentuee dans nn mot

toutes les autres syllabes sont dites atones ou 7ion accen-

tuees.
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[Etymologie.
—

Toniqiie et atone viennent des mots grecs :

Tovadg, tonique, forme de "zo^foq^ accent; axovog, inaccentud.

Accent tonique forme done une sorte de tautologie.]

§ 24. Eemakque I.—En frangais, Vaccenf tonique tombe

toujours sur la derniere syllabe du mot, excepte quand
cette syllabe est muette (Yoy. § 9). Dans ee dernier cas,

c'est ravant-derniere syllabe qui est accentuee. Par exemple,
dacs sensible, aimaile, la syllabe accentuee est si, ma; les

deux autres (sen et Me, ai et lie), sont atones, Dans mar-

chonSf Vaccent est sur ]a derniere ; dans marche, il est sur

la premiere.

Eemaeque II. — Un mot frangais ne peut jamais se

terminer par deux syllabes mueltes consecutives.

Eemaeque III. — Quand Vaccent tonique est sur la der-

niere syllabe d'un mot et que I'avant-derniere syllabe est

muette, Tavant-derniere ne compte pour ainsi dire pas dans

la prononciation, au moins dans la prononciation rapide de

la conversation. Ainsi charretier se prononce charr'tier;

Ijelcrin^ pel'rin ; eiperon, ep'ron; hallebarde, hall'barde ; Mtel-

lerie^ boteU'rie; ^palefrenier, pal'frenier, etc. Dans lialle-

barde, hotellerie^ Taccent tonique est sur Tavant-derniere

syllabe; mais la syllabe finale, etant muette, ne compte

pas pour la prononciation, et Taccent doit reculer sur la

syllabe precedente.

Eemaeque IV.—Le signe du pluriel, dans les substan-

tifs et adjectifs {s) et dans les verbes {nt), n'emp6che pas
les syllabes finales d'etre muettes, et par consequent
atones. Ainsi, dans cette phrase : Les roses sentent bon, les

syllabes qui terminent les mots roses et sentent sont

muettes. II en est de meme de Vs a la 2^ personne du

singulier dans quelques temps de verbes. Ex. : tu aimes,

*

Eemaeque V.— Les mots frangais composes de plus de

deux syllabes out, sur la premiere, une sorte d'accent de
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surcroit, qui vient s'ajouter a Taccent de la voyelle finale.

Ainsi Ton prononce (en accentuant les syllabes marquees
ici de caracteres plus forts) : cavalier, cavalerie, an-

thropophage, belligerant.

* Remarque VI.— Quand plusieurs monosyllabes se

suivent, ils se prononceraient difficilement s'ils etaient

tons atones ou tous accentues; les mots atones ont besoin

d'etre soutenus par des mots accentues; et des mots qui,

pris isol^ment, seraient accentues, se soudent etroitement

an mot suivant, qui prend seul Taccent. C'esi ce melange
de mots atones et accentues qui fait Fharmonie de ces vers

de Racine :

Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cceur.

Au seul son de sa voix, la mer fuit, le ciel tremble.

* Remarque VII. — II ne faut pas confondre Vaccent

tonique, c'est-a-dire I'intensite de remission de la voix

sur les syllabes accentuees, avec ce qui fait que les syllabes

sont hreves ou longwes, c'est-^-dire avec la quantite. En

general, cependant, riufluence de Vaccent tonique se fait

sentir sur la quantite. Ainsi la penultieme, qui se trouve

accentuee parce qu'elle est suivie d'une syllabe muette, est

le plus souvent longae (Ex. : rose, zone, p61e, vue,

vie, etc., excepte barbare, rare), k moins que la voyelle

de la penultieme ne soit suivie de deux consonnes (Voy. § 7).

Les syllabes atones sont ordinairement breves {Ex. : re-

gulier, reglement), et une syllabe ne pent guere etre

longue que si elle est accentuee ; cependant il y a des ex-

ceptions. Ex, : ffeter, arroser, enj61er, etc. Dii reste, l*ac-

cent pent porter sur des syllabes braves {Ex, : bonte,

objet, habit, soldat, etc.).

De cette influence de Vaccent sur la quantite il resulte

que des syllabes, qui sont longues quand elles sont accen-

tuees, deviennent breves en devenant atones. Ex. :



V accentuees et lovgues:

je loue,

j'erre,

foule,

ruse,

un homme brave,
Ce livre est n6tre,

PONCTUATION. — § 26. 29

2° atones et breves :

louer;
errer ,

fouler ;

ruse ;

un brave homme ;

c'est notre livre.

[*
HiSTOiRE. — Dans Tancieii fran9ais, qui ne connaissait pas

nos accents aigu, grave^ circonflexe, la syllabe finale accentuee

etait toujours terminee par une consonne, dont la presence

s'expliquait par I'etymologie. Ainsi Ton ecrivait hied (de -j-
hla-

durrij abladum) et bontet (de honitatem), avec sitppression de

la voyelle finale, qui est atone dans Jes deux mots racines.

Aujourd'hui meme I'usage est hesitant entre de et clef {clavem)^

dine et diner
^ soupe et souper, etc. On lit dans Lamartine :

En passant sur mon corps ecrase-moi du pie (pour pied)^
Maudis-moi sans remords, franchis-moi sans pitie.

*
Origines latines. — Voyez a la fin de VIntroduction

ce qui est dit de I'jnfluence de I'accent latin sur 1'accent fran-

9ais.]

III. PONCTUATION.

§ 25. On appelle phrase une reunion de mots formant

un sens complet ; les phrases peuvent se diviser en mem-
hres de phrase,

Les phrases et les membres de phrase sont separ^s par
des signes de ponctuatwn.

§ 26. On distingue dix signes de ponctuation : la vt?'^

gule, le point et virgule, les deux points^ le pointy le point
dinterrogation, le point d'exclamation^ les points de sus'

pension, le ti7'et, les guillemets, la parenthese.

1^ La virgule (,) marque une legere suspension.
Elle separe les mots de meme nature qui ne sont pas

2.
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unis par nne conjonction, les mots mis en apostrophe et

en apposition, les verbes ayant un m^me sujet, les com-

plements circonstanciels nn pen etendus et les comple-
ments indirects mis par inversion avant le veibe. Qaand
il y a plusieurs noms faisant fonction de sujet, elle ne se

met pas entre le dernier et le verbe. Ex, :

La fraude, le parjare, les proces, les guerres ne font jamais
entendre leurs voix dans ce sejour cheri des dieux. (fenelon.)

Les Tyriens sont industrieux, patients, laborieux. {Id.)

vous, qui que vous soyez, mortelle ou deesse... (Id.)

L'attelage suait, soufflait, etait rendu. (la Fontaine.)

Huit ans deja passes, une impie etrangere... (racine.)

[Etymologie.
— Virgule vient du latin virgula^ petite verge.]

2° Le point et virgule (;) marque une pause plus

forte. 11 separe certaines propositions qui sont liees

entre elles par le sens, celles qui sont comprises dans une

enumeration et les propositions subordonnees qui se sui-

vent (Voy. § 158, 172-3). Ex, :

Vous avez bien sujet d'accuser la nature
;

Un roitelet, pour vous, est un pesant fardeau.

(la FONTAINE.)

II faut qu'en cent fagons, pour plaire, il se replie ;

Que tantot il s'eleve et tantot s'hurnilie
;

Qu'en nobles sentiments il soit partout fecond
;

Qu'il soit aise, solide, agreable, profoud. (boileau.)

S"" Les deux points (:) s'emploient devant une citation

ou devant une proposition qui explique, developpe ou

resume ce qui precede. Ex, :

Jupiter dit un jour : Que tout ce qui respire

S'en vienne comparaitre aux pieds de ma grandeur.

Venez, singe ; parlez le premier, et pour cause :

Voyez ces animaus, faites comparaison
De'leurs beautes avec les votres. (la Fontaine.)
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II faut autant qu^on peut obliger tout le monde :

On a souvent besoin d'un plus petit que soi. (la Fontaine.)

Alexandre fit deux mauvaises actions : il brula Persepolis et

tua ClituS. (MONTESQUIEU.)

II y a lieu de noter ici que la majuscule (qui se met au

commencement d'une phrase ou apres un point) se met

apres deux points quand on commence une citation, comme
dans le premier exemple de La Fontaine, mais non quand
on commence une proposition explicative, comme dans

Texemple de Montesquieu.
4° 'Lepoi7if (.) se met a la fin des phrases distinctes les

unes des autres. Ex, :

(( La paix fut donnee a I'Eglise. Constantin la combla d'hon-

neurs et de biens. La victoire le i?uivit partout. y> (bossuet.)

[

* Etymologie. — PoM vient du latin punctum, qui a le

meme sens, et qui vient de pungere, poindi^e, piquer. ]

5*^ Le^oi?it d'interrogation (?) se met a la fin des phra-
ses interrogatives. Ex, :

Que faisiez-vous au temps chaud? (la Fontaine.)

Remarque. — Le point d'interrogation ne se met pas

aprfes les interrogations indirectes, c'est-a-dire dans les

constructions ou le mot interrogatif sert a joindre une pro-

position a une autre. Ex. : On m'a demande quelle etait

voire positio7i.

6° hepomt d'exdamation (!) se met apres les interjec-

tions et a la fin des phrases ou se trouvent exprimees la

surprise, I'admiration, une vive emotion. Ex, :

Que le Seigneur est bon ! que son joug est aimable !

Heureux qui des I'enfance en connait la douceur!

(racine.)

7® Les points de suspension ( ) indiquent la suppres-
sion d'un ou de plusieurs mots faciles a suppleer. Ex. :

Je devrais sur I'autel ou ta main sacrifie

Te... Mais du prix qu'on m'ofEre il me faut contenter.

(RACINE.^
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r^'est Athalie qui parle au grand-pretre Joad. La pens6e com-

plete serait : Je devrais tHmmoler sur Cautel,.,,,

8° Le tiret (
—

) serfc, dans un dialogue, a indiquer un

chaDgement d'interlocuteur. Ex. :

Est-ce assez? dites-moi. N'y suis-je point encore?
— Nenni.— M'y voici done?— Point du tout.—M'y voila?

— Vous n'en approchez point. (la Fontaine.)

[HisroiRE.
— Le tiret est aussi quelquefois employe aujour-

d'hui au milieu des phrases, pour insister sur certains membres
de phrase et mtoe sur certains mots. Mais cet emploi etdt

i^nioie des auteurs classiques.]

Q"" Les guillemets (« ))) se mettent au commencement et

a la fin d'une citation, et quelquefois devant chaque ligne

du pafcsage cite. Ex, :

Le renard s'en saisit, et dit : cc Mon bon monsieur,
<( Apprenez que tout flatteur

« Vit aux depens de celui qui I'ecoute
;

cc Cette le9on vaut bien un fromage, sans doute. »

(la FONTAINE.)

[

*
Etymologie.— Le mot guillemet vient du nom d'un im-

primeur du xvi^ siecle
(
Guillemet ou Guillaumet) , qui invenla

ce signe.]

10^ La parenthese consiste en deux crochets ( ) entre

lesquels on renferme les mots qui se detachent du reste

de la phrase. Ex, :

A ces mots, Tanimal ptrvers

(C'est le serpent que je veux dire,

Et non rhomme, on pourrait aisement s'y tromper)...

(la FONTAINE.)

[*ErYM0L0GiE.
—Le mot parenthese vient du grec xap^vOe^'.;,

acLion d'intercaler.]



PEEIIEEE PAETIE.
r r r

ETUDE DES MOTS CONSIDERES SEPAREMENT.

CHAPITRE I.

DES DIFFERENTES ESPECES DE MOTS.

§ 27. II y a en frangais neuf especes de mots ou parties
du discours^ dont cinq sont variables, c'est-a-dire sujettes
a des modifications, et quatre invariables :

1^ le nom ou substantif,

2*^ Varticle,

S'' Vadjectify ) VARIABLES.
4° le pronom,
5^ le verbe,

6^ Vadverbe,

7° la preposition,
8*^ la conjonction^
9° Vinterjection,

Remarqub. — Un grand nombre de grammairiens dis-

tinguent une dixieme partie du discours, le participe :

I'/esb en realite un des modes du verbe, comme on le verra

plus loin.

INVARIABLES.
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CHAPITRE IL

LE NOM OU SUBSTANTIF.

§ 28. On appelle nom on substantif uu mot qni serfc h,

designer les personnes et les choses, c'est-a-dire les etres

animes on inanimes, abstraits on conerets. (On entend

par etres conerets ceux qni tombent sons les sens^ par etres

abstraits eenx qni n'ont pas de realite materielle. Ex. : lion,

loup ; pierre, arbi^e, chaise^ table; — prudence, amitie.)

P6tymologie.
— Les Latins appelaient le substantif « nomen

substantivum », c'est-a-dire nom qui designe une substance,]

On distingne les norfis communs et les noms propres :

Les noms commnns conviennent a tons les etres de la

meme espeee. Ux. : ville, maison, homme, femme.
Les noms propres designent en particulier certains

etres, soit des individus, soit des collections d'indiyidus.

Fx. : Pierre, Paul, Paris, la France.

§ 29. Eemarque I. — Les noms de families, de

peaples, de flenves, de montagnes sont des noms propres :

les Bourbons, les Francais, le RhOne, les Alpes.

Eemarque II. — La premiere lettre des noms propres
doit tonjonrs etre nne majuscule on grande letti^e,

§ 30. Parmi les noms commnns, on distingne les noms

collectifs, les noms composes, les mots employes substanti-

vement :

I. Les noms collectifs sont cenx qui expriment nne ren-

nion de personnes on de choses. Ex, : multitude, troupe,

flotte, armee, etc.

lis se snbdivisent en collectifs generaux, qui embrassent

la gen^ralite on une partie determin6e des personnes on
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des choses indiquees, comme le peuple, la foule^ la moitie,

le tiers, etc., et collectifs partitifs, qui desigaent une partie

indeterminee, comme une quantite^ une espece, une sorte, etc.

II. Les noms composes sont ceux qui sont formes de

plusieurs mots le plus souyent joints ensemble par des

traits d'union, mais ne designant qu'une personne ou

qu'une chose. Ex, : chef-d'osuvre, arc-en-ciel.

III. Les mots employee substantivement sont des mots

autres que le nom qui sont employes accidentellement

comme substantifs ; par exemple, des adjectifs : le riche^

lepauvre^ lamalade; le beau, le laid;un sage, une savante^

des yerbes : le boire, le manger, le va et vient; des adyerbes :

le oui, le non, etc.

[

*
IIiSTOiEE. — I/emploi des diverges parties dii discours

avec la fonction dii siibstantif etait beaucoup plus etendii dans

Tancienne langue que dans la langue actuelle. II est particulie-

rement frequent, par souvenir du latin et surtout du grec, chez

les ecrivains du xvi® siecle.]

GENEES.

§ 31. Les substantifs sont du genre masculin ou du

genre feminin,

Les noms d'hommes et d'animaux males sont du mas-

culin. Ex, : un pere, un lion.

Les noms de femmes et de femelles sont du feminin.

Ex, : une mere, une lionne.

Par extcDsion, I'usage a, dans quelques langues, et spe-
cialement en fran^ais, attribue soit le genre masculin,
soit le genre feminin aux mots qui designent des ^tres

inanimes. Ex. :

du masculin : le monde, le soleil, un astre.
du feminin : la terra, la lune^ une etoile.

Remarque I. — Sont masculins 1° les noms de monta-

gnes, excepte les Alpes, les Pyrenees, les Cordilieres, les
«

C(vermes^ les Vosges, les Andes.
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2° La plupart des noms de yilles, a Texceptioii des vilks

dont le nom commence par un article femiidn {La Ro-

chelle, La Ferte, etc.), ou se termine par un e muet {Rome,
Vem'se ; quand il y a doute sur le genre d'un de ces

noms, on y ajoute le mot ville (la ville de Londres, la vilie

de Bruxelles, etc.) ;

.3° Les noms de contrees, excepte quand ils se terminenfc

par un e muet {le Piemont, le Portug^al, le Peroit, la

France, VAngleten^e, la Eussie, etc.

Remarque II. — Le nom des fleuves est tantot mas-

culin, tantdt feminin. On dit : le Rlidne^ le Tibre, le Volga,
la Seine, la Tamise^ la Vistule, la Plata, etc.

§ 32. L'usage seul pent apprendre a quel geure appar-
tiennent les noms de choses. II est bon cependant de noter

le genre des substantifs suivants, sur iequel out lieu quej-

quefois des erreurs :

Ge7ire masculin

age.
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On peut noter aussi que les noms abstraits en ion, en

te efc en eur sont feminins, tandis que les noms en airey en

age et en iste sont presque tons masculins, Ex. : une

action^ une legerete^ une erreur; un notaire, un plumage.
un ehemste.

[*Origines LATiNES. — La diiference dcs genres en fran9ais
est venue, en grande partie, du latin. Mais le fran^ais n'a pas

garde de trace «iu genre neutre dans le sobstantif
;

et si, en

general, les mots d'origine latine ont garde leur genre, cette

regie est loin d'etre sans exception.

Ainsi, 1** les noms abstraits en or^ masculins en latin-, sont
tons devenus feminins en fran^ais (errewr, fureter, grandeur) ;

et

Tinfluence d'un e muet final, signe ordinaire du ieminin, a fait

mettre au feminin en fran9ais plusieurs mots qui sont mas-
culins en latin (auge, de alveum; puce^de pulicem., etc.) ;

2** les

noms feminins du latin qui sont termioes en us, signe ordinaire

du masculin, ont ete mis en fran9ais au masculin (u7i orme, de

ulmum^ accusatif de ulmus ; un platane, de plataniim; un porche,
de porticunij etc.), et la suppression d'un e final, qui avait primi-
tivement remplace Va latin, signe du feminin, a eu le meme
resultat sur certains mots (par ex. : un ^pi^ de spicam).
Quant aux noms neutres, ils sont en general devenus mascu-

lins (Ex. : un siecle, de saeculum; un incendie, de incendium),
Cependant la terminaison a du pluriel neutie ayant ete souvent
confondue dans le latin vulgaire avec celle des noms feminins,
un grand nombre de noms neutres en latin sont devenus femi-
nins en fran9ais. Ainsi folia a donno une feuille ; grana, une

graine; labra, une levre ; vela, une voile; poma^ une pomme^ etc.

[* HiSTOiRE. — II s'en faut que les noms, une fois entres

dans la langue, aient eu un genre fixe une fois pour toutes. Au
contraire, il y a eu sur le genre de nombreuses indecisions :

la trace en est restee dans les noms a double genre, dont il sera

traite plus loin (Syntaxe, § 181). On trouve, avec un genre dif-

ferent de celui que lusage leur a attribue,. les mots suivants
cbez Malherbe, qui est un poete grammairien : ahime, absinthe,

age, aide, aise, archevech^j autornne^carrosse, dialecte, dot, doute,

duche, echange, eclipse, Mgme, epithete, erreur, Uude, fourmi,
guide, idole, mensonge, navire, offre, poison, porche, reproche,
risque, salve, etc. M'^^ de Sevigne met evangile et orage au fe-

minin (Voy. le Lexlque de I'edition Monmerque). Racino met
aussi au feminin erhpldtre^ erysipele, et au masculin hydreyidoUf
offre, etc. Boileaa met insulte au masculin. Le mot Franche-Comtd

couKS SUP. „;: 8
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prouve le changement de genrede comte. Auxvr siecle, affuire etait

du masculin, val du feminin, etc. Vaugelas est un temoin de Pindc;
cision de la langue sur le genre de certains substantifs dans ses

Remarques aux mots automne, epigrammej epitaphCf epi-

thalame,epithete, equivoque, horoscope^ mensonge, oBuvre, periocCe,

poison, pourpre, nldche^reproche^ etc. — Anciennement le genre
etait plus conforme qu'aujourd'hui a Fetymologie ; par ex. :

dialecte etait feminin
(r< ^laXey.xog) ; erreur, masc. {errorem)\

idcle, masc. (to e}2bilov); poison, fem. {potionem)',porche, fern.

(porticum) ;
etc. Sphinx, qui etait du feminin, est aujqurd'hui

masculinpar confusion desetres fabuleuxde Beotie etd'Egypte.^

/ FORMATION DU FEMININ.

§ 33. En general on forme le feminin des noms en

ajontant un e muet au masculin. Ex, :

MASC.

ours,

cousin,

serin,

FEM.

ourse ;

cousine;
serine ;

MASC.

marquis,

marchand,

fabricant.

FEM.

marquise ;

marchande ;

fabricante.

[Origines latines. — Get e muet,vient d'un a lalin, et,

comma Va latin, il est devenu le signe ordinaire du feminin
;

il

Test meme pour les mots non derives du latin.]

§ 34. Le plus souvent la formation du feminin amene

diverges modifications du mot. Par exemple :

V Les substantifs termines par I, n, t redoublent cette

consonne devant Ye du feminin. Ex, :

FEM.
*

MASC.

ehienne ; Gabriel,

lionne ; linot,

MASC.

cbien,

lion,

paysan, paysanne ; chat,

FEM.

Gabrielle ;

linotte
;

chatte :

2° La plupart des substantifs termines en teur out leur

feminin en trice. Ex, :

MASa FEM. -

acteur, actrice;

imitateur, imitatrice ;

adulateur, adulatrice;

MASC. FEM^

observateur, observatrice ;

persecuteur, persecutrice ;

tuteur, tutrice.
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Par analogie, le mot amlassadeur fait au feminin ambas-

sadrice,

[Origines latines. — Les terminaisons teur, trice, viennent
des terminaisons latines torem, tricem. Ex. : imitatorem, imita-

tricem.

[* HiSTOiRE. — JjQ feminin (VamcUeur n'est guere usite
; mais

on trouve des examples d'cunatrice au xvi® siecle (Amyot) et

meme au xviii^ (J. -J. Rousseau).]

3° Les substantifs derives de verbes et termines en

eur forment leur feminin de deux fagons :

1. Ou bien ils changent eur en eresse : la syllabe eicr,

qui etait frappee de Vaccent tonique, s'affaiblit en er et

devient atone; Vaccent passe sur la terminaison du feminin,
esse. Ex. :

MASC. FEM.

vengeur,

p^cheur,
. chasseur,

vengeresse ;

pecheresse ;

chasseresse
;

MASC. FEM.

demandeur, demanderesse
;

defendeur, defenderesse ;

etc. etc.

Le substantif enchanteur forme son feminin de la m^me
fa9on : enchanteresse,

[* HiSTOiRE.
— Cette forme de feminin est la plus ancienne

pour les noms en eur. Esse est un suffixe feminin qu'on retrou-

vera plus loin, au numero 4".]

2. Ou bien ils changent eur en euse (ce qui arrive le

plus souvent); Taccent restesur la m6me syllabe, au mas-
culin et au feminin. £Jx, :

MASC.



40 GRAMMA IRE FRANgAISE.

tatorem, i'/riperatortm) ,
mais est de formation populaire; au

contraire, le feminin est de forrnution savante et vient du fe-

minin latin (cantatricem^ imperatricem).]

4° La pluparfc des substantifs termines au masculin en

e muet ont au feminin la terminaison esse, et dans ces mots

raccent change de place comme dans la premiere serie des

noms en eur. Ex, :

tigre,

bote,

panvre,

prince,

maitre.

tigresse ;

hotesse ;

pauvresse ;

princesse ;

maitresse ;

prophete, prophetesse;

pretre, pr^tresse ;

negre, negresse ;

comte, comtesse ;

etc. etc.

On troupe encore la terminaison esse dans le feminin de

quelques noms isoles, comme :

abbe,

due,

abbesse ;

duchesse ;

devin,

dieu,

devineresse ;

deesse ; etc.

[Origin ES latines, — La terminaison esse vient de la termi-

naison latine issa. Ex. : f FrophetidSa, prophetesse,

[* HiSTOiRE. — On trouve chez La Fontaine devineresse^

deviiieuse et devine.]

Remarque. — Quelques noms en e ne cnangent pas de

forme au feminin. Ex. : locataire, pro]9rietatre.

5° Le substantiP6>0WJJ fait au feminin epouse^d's^prhs la

r^gle des adjectifs en eux et en oux (jaloux, jalouse).
—

Voj. § 57.

6^ Dans les substantifs suivants le feminin s'eloigne plus

ou moins du masculin :

chevreau,
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Rbmarque. — Loup fait naturellement huve ; Juif,

Juive ; veufy veuve ; les laliales fortes p et /* se changent
devant Te muet en la laUale douce v (Voy. § 19).

[Origines latines. — On reconnait dans p,U la trace du latin

filius ; dans fille celle du latin filia; dans reine, regina.

[*HiSTOiRE.
— On trouve dans Malherbe le feminin gouver-

neuse. — Anciennement on ajoutait ve au masculin des mots
termines par f (veufi;e, maladifve),

— Le mot apiprenti se disait

autrefois apprentif, d'oii le feminin apprentive, Boileau avait

d'abord ecrit apprentive, dans ce vers -

Vais-je 6pouser ici quelque apprenf<e auteur?]

7^ Quelquefois, par suite de la perte d'anciens substan-

tifs mascuJins ou par le fait de I'addition au masculin de

qnelque suffixe^le feminin est plus court que le masculin. ^a^. .*

MASO.
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Enfin, dans d'autres cas, le m6me mot sert pour le

masculin et le feiniain ; aussi, pour designer les sexes,

ajoute-t-on les mots male, femelle. Ex :

oiseau mdle, oiseau femelle;

papillon mdky papillon femelle,

NOMBRES.

§ 35. 11 y a, en fran^ais, deux nombres, le smgulier et

le pluriel.

Le singulier indique une seule personne ou une seule

chose. Ex : un homme, un livre.

Le pluriel indique plusieurs personnes ou plusieurs
choses. Ex, : des hommes, des livres.

FOEMATION DU PLURIEL.

§ 36. Regie generale. On forme le pluriel en ajoutant
une s au singulier. Ex : un homme^ des hommes ;

un lion, des lions.

Quelques grammairiens admettent que les substantifs

termines par ant ou ent, du moins ceux qui ont plus d'une

syllabe (et non les monosyllabes comme dent, gant, etc.),

conservent ou perdent le t au pluriel. On doit main-

tenir to ujours le ^, et 1'Academic ne reconnait pas d'autre

orthographe : des enfants, des presents, des diamantSj des

appartements. Toutefois le mot gent fait au pluriel gens.

[* HiSTOiRE. — Des 1705, Hegnier Desmarais {Gramm.j
Traite des noms) blamait cette suppression du t, qui avait cours

de son temps ;
il la blamait comme « effagant peu a peu les

traces de I'origine des noms ».

*Origi.nes latines. — Cette s, qui est le signe du pluriel,
vient de Vs qui marquait au moyen age le cas regime du pluriel,
et en latin I'accusatit* pluriel ;

Ex. : muros, des murs; arbores,
des arbres, etc. Ainsi, pour le pluriel comme pour le singulier,
le cas regime a subsiste dans les noms plutot que le cas sujet.]

§ 37. A cette r^gle g6nerale de la formation du pluriel

par Taddition d'une s il n'y a qu'une exception, plus

apparente que reelle : c'est que certains noms prennent
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an pluriel, non une 5, mais un equivalent de Ts, k sayoir

un X. Ainsi :

P On ecrit avec un x sept noms termines en ou :

des bijoux, des choux, deshib.ux, des poux.—
eailloux,

—
genoux,

—
joujoux.

Mais tons les autres noms en ou suivent la regie §;ene-

rale, Ux, : des licous, des clous, des yerrous, des sous, etc.

2° On ecrit egalement ayec un x tous les noms termines

en au, eau^ eu :

des bojaux, des chateaux, des cbeyeux,— etaux, — chevreaux, — feux,— nojaux,
—

peaux,
—

jeux,— tuyaux,
— vaisseaux,

— lieux.

Un mot d'origine etrangere, landau, s'^crit au pluriel

des landaus,

3° Da.ns presqne tous les noms termines au singulier

en a/, la consonne finale (/) se change en u au pluriel ;

d'ou il resulte la terminaison aux. Ex, :

Singulier: Pluriel: Singulier: Pluriel:

un amiral, des amiraux; un bocal, des bocaux,— cheval,
— cheyaux; — mal,

— maux.

Mais quelques noms en al suiyent la regie generale,
c*est-a-dire forment le pluriel par I'addition d'une s an

siDgiilier. Ainsi Ton dit :

des bals, des cals, des carnayals,—
chacals,

—
pals,

—
regals.

4° Sept noms termines en ail changent de meme cette

terminaison, au pluriel, en la tcTminaison aux :

Singulier : Pluriel : Singulier : Pluriel :

unbail, des baux; un trayail, des trayaux;—
corail,

— coraux; —
yantail,

— yantaux;—
email, — emaux; —

yitrail,
— vitraux.—

soupirail,
—

soupiraux;
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La regie g^n^rale est observ^e pour les mots suivants :

des camails, des details, des epouvantailSj—
gouvernails, —

portails,
— mails.

Ekmarques. I. — Bercail n'a pas de pluriel.

II. — Le pluiiel de detail e&t irregnlier : bestiaux,

III. — Le pluriel di'ail est en general aulx (V.| 182 bis).

{
Origines LATiNRS ET HiSTOiRE. — La vocalisation de 17,

au pluriel des mots termines en al et ail {aux), a lieu par suite

de radoucisseinent de I en w, fait qu'on retrouve dans plusieurs
mots de la langue. Ainsi :

Aw^re (primitivement «/^re^,vient de alter, D'oii alteration.

Aube
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plus usite qu'au plnrielj du moins en prose. An xvii® siecle il

sVniployait au singulier en prose comme en poesie; Ex. : cc Les

royaumes sortis du ddbris de ce premier empire. » (bossuet.)

Dent le debris est meme un empire puissant, (eacine.)

Mais rien n'autorisait M. de Lamartine a ecrire un debri^

comme il Fa fait dans les Earmouies, pour les besoins de la

rime. Debris est forme du pref. d6 et du mot bris (de briser),]

DE L'OMISSION du SIGNE DU PLURIEL.

§ 39. Le signe du plnriel (s) ne se met pas dans les

trois cas suivants :

1*^ On ne le met pas a la fin des noms termines au sin-

gulier par une s, un x ou un 2, parce que, en frangais, on

ne met jamais deux s a la fin d'un mot, et que les lettres

X et z equivalent a une s ; on ecrira done :

un fils,
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ture ou qui sont le sig:ne d'un objet unique, par exemple :

les out, les non; les a, les e; plusieurs un, plusieurs quatre;
des soly des me, des /a, etc.

Les SI, les car, les "pourquoi sont la porte
Par oil la noise entre dans I'univers. (la Fontaine.)

3° Enfin on ne met pas le signe du pluriel a la fin des

mots d^origine etrangere qui ne sont pas consideres comme
devenus tout a fait frangais. Par exemple, on ecrira :

des adagio {italien),—
allegro {itaL),— ^leluia [itaL),— andante (itaL),— ave (latin) ^— carbonari [itaL)^— ciceroni (itaL),— credo (lat,),— dilettanti (ital.),— ecce homo (lat.),— ex voto (lat,),— fac-simile (lat.),

des kyrie (grec),— lazzaroni (ital.),— miserere (lat.),— nota bene (lat.),—
pater (to.),—
post-scriptiim (lat,)^—
quintetti (ital.),—
soprani (ital.),— statu quo [lat.]^— te deum {lat.),— vade mecum (lat.),— veto (lat,)y

interim (lat.),

§ 40. Ces regies sur remission du signe du pluriel, dans
les noms d'origine etrangere^ sont du reste sujettes k

contestatioD. L'Academie, dans la derniere Edition de son

Dictionnaire, ecrit :

des accessits,
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On ecrira de meme avec une s le pluriel des mots sui-

vants, qui n'est pas indique par TAcademie i

des agendas, des fraters, des quatuors,— benedicites,
—

magisters,
—

rectos,
~ concertos,

— mementos, —
versos,— debets,

— museums, —
tenors,

-^ dioramas, — oratorios, — tibias.

—
exeats^

—
pianos,

Remaeque. — Sur quelques-uns de ces mots la langue

fran9aise a pour ainsi dire mis sa marque, en alterant la

forme latine par quelque detail d'orthographe, ne filt-ce

que par Taddition d'un accent.

§ 41, Enfin, on ecrira encore avec une s le pluriel des

mots suivants, dans lesquels Torigine latine ou italienne

a tellement dispara qu'on les emploie au singulier, bien

quece soient eu latin et en.italien des mots an pluriel :

un concetti, des concettis
;—

duplicata,
—

duplicatas;— errata, —
erratas;—

lazzi,
-=- lazzis.

§ 42. II n'en est pas de m^me des mots italiens dont la

langue fran^aise a egalement adopte le singulier et le

pluriel, et dont, pour cette raison, nous avons indique le

plnriel comme devant etre sans s.

Ex. : Un carbonaro
^
des carbonari;

Un dilettantey des dilettanti, etc.
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CHAPITRE III.

L'ARTICLE.

§ 43. L'article est un mot qui se met devant les noms,

en prend le genre et le nombre, et indique qu'ils sont pris

dans un sens determine.

Livre, cfieval sont pris dans un sens indetermine^ c'est-a-

dire vague; le livre, le cheval out un sees determine, e'est-

a-dire precis.

Les noms propi^es de personnes sont les seuls qui, etant

Buffisamment detei'mines par eux-m6mes, ne prennent pas
d'article en frangais. Ex. : Dieu, Jesus-Christ ; Pierre^

Paul, etc.

[Etymologie.
— Article vient du mot latin articuluSj traduc-

tion du mot grec ap^pov, jointure, articulation.

IGrammaire comparative. — En fran9ais, comme en grec, en

allemand et dans les langues formees du latin, l'article resulte

d'une extension de I'adjectif demonstratif.

Origines LATiNES. — L'article fran^ais vient de I'adjectif de-

monstratif latin ^7/e, qui a commence a s'employer en ce sens

vers le iv^ siecle : Ilium a donne le; illam, la; illos, les.]

§ 44. L'article est :

au singulier, le pour le masculin ;
la pour le feminin ;

au pi Uriel, les pour les deux genres. Ux. :

Singulier ; Pluriel :

le mur, la maison ; les murs, les maisons.

[*
HiSTOiRE.—Dans I'ancien fran9ais^ l'article avaitles formes

suivantes :
'

MASC. FEM.

SINGULIER. Cas sujet li la

Cas regime le la

PLURIEL. Cas sujet 11 11, les

Cas regime les les

On le voit, le cas regime a seul subsiste.— Voy. § 39, \^, Orig.

LATINES.]



L ARTICLE. — § 44t. Ad

Kemarque I.— Qnand I'article le ou la se trouve devant

un nom commengant par nne vojelle ou une h muette,
on supprime la voyelle qui le termine, pour faciliter la

prononciation. Cette suppression s'appelle elision; elle est

marquee par Tapostrophe, comme on Fa vu (§ 14). Ex. ;

Le — Toiseau, Thomme.
La — I'alouette, 1'herbe.

Eemarque II. — L'article, precede des prepositions de

et a, s'unit quelquefois a ces prepositions pour former un
seul mot. Cette reunion s'appelle contraction,

Au singulier, de le se contracte en du, a le se contracte

en au devant les noms masculins qui commencent par une

eonsonne ou une h aspiree. Ex, : du peuple, du roi, du
hameau ; au peuple, au roi, au hameau.

Au pluriel, de les se contracte en des, a les se contracte

en aux devant tons les noms masculins ou feminins. Fx. :

la legerete des enfants
; la tendresse des meres ; on doit

obeir aux maitree, aux lois.

[HiSTOiRE.
— Par suite de la vocalisation de la eonsonne

Z,

qui se change en u (fait deja observe plus hfiut, Voy. § 37,

Hist.), la combinaison de Particle masculin avec les preposi-
tions d et cfe a donne successivement les formes suivantes :

1" au singulier al, au; au pluriel a/s, aux;
2^ au singulier del^ deu, du (au pluriel, delSy des).

Quant au changeinent de deu en du c'cFt un fait frequent ;

I'ancien eu s'est tres-souvent change en u. Ex. : meUj mu;
bhmetj bluet; beuvant, buvant,]

Remarque III.— Les formes du, de la, des se prennent
dans un sens partitif, c'est-a dire pour marqucr une partie

des personnes ou des choses indiquees. Ex, : Prenez du

pain, de I'eau, des fruits. C'est ce qu'on pent appeler
VaiHicle partitif.

Remarque TV. — La combinaison de Tarticle pluriel
les avec la preposition en^ a donne Tancienne locution es

(pour en les, els, ens), qui s'est conserv^e dans quelques
mots : bachelier es leltres, ^s sciences, fnaitre es arts, etc.
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CHAPITHE IV.

L'ADJECTIF.

§ 45. On appelle adject?'/ \m mot qui s'ajoute au subs-

tantif pour marquer la qualite d'une personne ou d'une

chose, ou simplement pour le determiner d'une maniere

plus ou moins precise.

De la, deux esp^ces d'adjectife : les adjectifs qualificatifs

et les adjectifs simplement determinatifs.

Exemples d'adjectifs qualificatifs : bon, mechant;
docile, rebelle; gai, triste, etc.

Exemples d'adjectifs determinatifs : Cent, centieme;
mon, ton, son; ce, cet; quel, tout, aucun, chaque,
plusieurs, etc.

[Etymologie.
— Les Latins appelaient Vadjectif « nomen ad-

jectivum^un nom qui s'ajoute au tubstantif ». C'etait Ja traduc-

tion du mot grec £tc(9£TOV5 d'ou est venu le mot fran9ai8 epi-

thete.]

On pent faire rentrer dans la classe des adjectifs quali-

ficatifs Vadjectif verbal, dont il sera parle dans la Sjntaxe,
et qui est distinct du participe present.

L'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le sub-

stantif. Nous alloos voir comment il forme son feminin et

son pluriel.

FORMATION DU FEMiNIN D.\NS LES ADJECTIFS.

§ 46. Regie generale, Qaand les adjectifs ne sont pas
termines par un e muet au masculin, ils en prennent un

au feminin. Ex. :

grand, grande;

petite petite.

Un seul adjectif presente une exception a la regie gene-

I
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rale de IV muet, employe comme signe du feminin : c'est

Vsidjeciifgrand, dans les locutions grand'mere^ grand^route,

grarid'messe, grand'peur, grand'peine, grand'chose, etc.

[Origines latines et Histoire.— Nous avons deja vu (§33)-

que 1'^ muet, signe du feminin en fran9ais, vient de I'a, signe
du feminin en latin. Ex. : sancta, sainte; divina, divine,

Primitivement le fran^ais ne mettait I'e, signe du feminin,

qu'aux adjectifs qui prenaient a en latin au feminin, et avaient

ce genre distinct du masculin. Grandem^ n'ayant qu'une termi-

uaieon pour les deux genres, a donne grand au feminin comme
au masculin. Plus tard, quand Tusage eut soumis ce mot a la

regie commune, les grammairiens crurent voir dans I'abseuce de

Ve la trace d'une elision, qu'ils marqaerent par une apostrophe.
L'erreur est evidente : car il n'y a elision que lorsque deux

voyelles se rencontrent, et la locution mere grand se trouve
dans les Contes de Perrault. II faudrait done supprimer Tapes-
trophe, si Pusage ne devait etre respecte, et si le souvenir de
Pancienne regie n'etait tout a fait efface aujourd'hui. II I'etait

deja au temps de Vaugelas (Voyez sa Remarque sur grand'').
*
D'autres traces de Pancien usage se trouvent dans le nora

de ville Rochefort (Roche-forte), dans Pexpression fonts baptis-
maux (fcntaines baptismales), dans les noms Chaude-font, La-

Font^, et dans la locution de Pancienne jurisprudence que Racine
nous a conserves : « J'obtins lettres royaux » {les Plaideurs),
On disait aussi prisons royaux.]

La r^gle gen^rale de la formation du feminin donne
lieu a quelques autres remarques, pour lesquelles il y a

lieu de distinguer les adjectifs termines par une Yoyelte
et les adjectifs termines par une consonne.

1° Feminin des adjectifs termines au masculin

par une voyelle,

§ 47. Eemarqub I (gu).
— Les adjectifs terminesen^w

mettent un treraa sur Pe du feminin. Ex, : aigu, aigue;
exigu, exigue ; contigu, contigue.
Le trema a ici pour objet de faire prononcer separement

Vu, dont le son se perdrait dans la syllabe gue sans trema

(Ex. : long^ longue),

Remarque II (ou et eau).— Plusieurs adjectifs en ou et



52 GRAMMAIRE FRANfAISE.

en eau (fou, mou ; beau, nouveau) ont, an mascnlin, une.

seconde forme, qui s'emploie devant les substantifs com-

men9ant par une voyelle ou une h mueite. Ex, : fol es-

poir ; mol edredon
;
bel homme ; nouvel essai. lis tirent

leur ferainin de cette seconde forme, en redoublant la

consonne. Ex, : folle esperance ; molle existence ; belle

enfant; nouvelle annee.

Par analogic, jwrneaw fait au femininywm^'//^.
On retrouve ici le fait deja plusieurs fois signale de

I'alternanee de Vu et de 17 (Yoy. § 37, 3° ; § 44, Rem. II).

[Origines latines et Histoire. — Dans la vieille langue

fraii9ai8e, ces sortes d'adjectifs se terminaient toujours par / au

masculin, merae devant une consonne. On disait mol,bel,nouvelf

jumelj par souvenir des adjectifs latins mollem, helium^ •{-
iiovel-

luniy gemellam. Ces mots s'ecrivaient encore ainsi au xvii® siecle;
mais ol se pronon9ait ou (Voy. Vaugelas, t. I, p. 68).

Remarque III. — Favori^ coi font au feminin favorite^
coite,

[Origines latines et italiennes. — Le t du feminin de

ces deux adjectifs apparait dans Titalien favorito, dans le de-

rive fraD9ais favoritisme^ et dans le mot latin quietum.]

Remarque IY. — Hebi^eu ne pent se mettre au feminin ;

on se sert du mot hebraique. Ex. : les livres hebreux, la

langue hebraique,

^* Origines latines. — Hehreu vient du latin hehraeum; he-

braique du latin hebraicum.]

Remarque Y. — Les adjectifs qui sont deja terminus

par un e muet au masculin ne changent pas au feminin,

excepte Tadjectif traitre, qui fait au feminin traitresse; ce

mot, qui est a la fois adjectif et substantif, suit la regie

des substantifs termines par un e muet (Yoy. § 34, 4^).

2° Feminin des adjectifs tei^mines au masculin

par une consonne,

§ 48. Ces adjectifs ne forment pas toujours leur feminin
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par la simple addition d'nn e. On verra dans les remar-

ques suivantes que les uns redoublent la consonne finale,

efc que les autres modifient plus on moins leur terminai:on.

§ 49. Remarque I (el, eil, ol, ul;
— en, on; —'et,

ot;as,^s,ais, os).
— On redouble au feminin la consonne

finale de la plupart des adjectifs qui sont termines au mas-

culin par el, eil, ol, ul;
—

en, on^ — et, ot,
—

as, es, ais, os.

Ex, : cruel, cruelle ; pareil, parelUe ; fol, folle (Yoy.

§ 47) ; nul, nulle ; ancien, ancienne ; bon, bonne; muet,
muette; sot, sotte ; gras, grasse ; profes, professe;

^pais, epaisse; gros, grosse.
De plus, gentil fait au feminin gmtilU.

Exceptions : V Le tuQ se double pas toujours apres la ter-

minaison ot (Ex. : devote, manchote); non plus qu'apres la

terminaison et : en effet quelques adjectifs termines au

masculin en et, au lieu de doubler le
i, marquent d'un

accent grave Ve qui precede cette consonne. Ex, ?

Complet, incomplet, complete, ificomplete; concret, con-

crete; discret, indiscret, discrete
j indiscrete; inquiet, in-

quiete; replet, replete; secret, secrete.

[Origines latines et Histoire„ — Ges derniers sont des mots
formes par les savants, qui ont voulu representer par Ve ouvert

Ve long des Latins (comp/ieta, concreta, discreta^ etc.). Les mots

d'origine populaire, comme 7iette, coquette, fluette, sti.jelte, dou-
blent tous la consonne t. qui se trouve encore doublee pour le

mot complette dans les textes du xvi^ et du xvii^ siecle.]

2° La consonne s ne se double pas toujours apres les ter-

minaisons as^ es ou ais et os (Ex, : ras, rase; anglais, an-

glaise ; ecloSj eclose).

3° Ahsous, dissous font au feminin ahsoute, dissoute.

4° Dispos n'a pas de feminin.

§ 50. Eemarque II (eur, teur). — Les adjectifs ter-

mines (^neur ou teur font leur feminin de quatre manieres.
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V Les uns suivent la regie generale, c'est-a-dire ajon-
tent un e au masculin; ce sont les adjectifs qui sont ter-

mines en ieur (exterieur, exterieure ; anterieur, ante-

rieure, etc.), et les adjectifs majeur, majeure; mineur,

mineure; meilleur, meilleure;
2° D'autres changent eur en euse (trompeur, trom-

peuse ; boudeur, boudeuse). Cette formation du feminin

est propre aux adjectifs ou substantifs derives de verbes :

la terminaison eur j remplace celle du participe present
ant, Ex. : mentant; menteur^ menteuse;

3° D'autres changent eure en ei^esse (vengeur, venge-

resse; enchanteur, enchanteresse);
4° D'autres enfin changent teur en ti'ice (corrupteur,

corruptrice).

[Origines latines. — On a deja vii (§ 34, 3°) I'origine de

ces terminaisons euse, eresse, trice. Cette derniere terminaison

{trice) est particuliere aux substantifs ou adjectifs termines en

teur et venus de mots latins en tor, trix.]

§ 51. Remarque III (r finale), --Les autres adjectifs

termines par une r suivent la regie generale ( addition

d'un e aa feminin). Seulement, si cette consonne est pre-

cedee d'un e au masculin, Ve prend un accent grave au

feminin. Fx. : altier, altiere; fier, fiere; etranger,

^trangere.

§ 52. Remarque IV (e final),
— Le c final d'un adjectif

masculin produit au feminin plusieurs terminaisons :

1^ la terminaison che,Ex, .-sec, seche; blanc, blanche;

franc, franche;
2° la terminaison que, Ex. : caduc, caduque; public,

publique; turc, turque ;
franc (quand il designe une na-

tion, et non une qualite), franque;
3° la terminaison cque dans un seul mot : grec, grecque.

[Origines latines. — Si le c final donne au feminin les deux

terminaisons che et que^ e'est que la terminaison latine ca de-

vient, en fran9ais, tantot che^ tantot que :
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Elle devient en general che, quand elle est precedee en latin

d'une consonne. Ex. : area, arche; furca, fourche: musca, mou-

che; bucca, louche; sicca, seche;
Elle devient plutot gwe, lorsqu'elle.est precedee d'une voyelle,

et dans les adjectifs comnie juridica, juridique; publica, pu-
blique ; veridica^ veridique. La terminaison que devait etre prefe-
ree a la terminaison ce, comme conservant le son dur qii'a ie c

final du masculin public (qui se prononce publique).
Quant au mot greCj le c du masculin s'y est maintenu pour

donner a Ve un son ouvert, et a cause de sa parente avec le q.]

§ 53. Remarque Y{ffinale),— L'/ finale des adjectifs

masculins se change en v devant Ve, signe du feminin; ce

qui donne la terminaison ve. Ex, : neuf
,
neuve ; fugitif,

iugitive; captif, captive; yif, rive; bref, breve.

[Origines latines.— Dans les mots neuf, captif, fugitif, vify

bref, la consonne f vient de ce que le v latin s'est durci par
suite de la chute de la voyelle finale qui n'etait pas accentuee,
novum, captivum, fugitivum, vivum, brevem. Mais le v latin re-

parait au feminin parce qu'il est suivi d'une voyelle. 11 en est

de meme dans le substantif nerf, d'ou vient I'adjectif ner^

veux, etc.]

§ 54. Kemahque VI {^ final),
— Le ^ final des adjectifs

masculins prend un u devant Ve du feminin 5 ce qui donne
la terminaison gue. Ex, /long, longue.

[* Origines latines. — Cette addition de Yu a pour effet de

;_-Conserver au g le son guttural du g latin (longus, longa), et

d'eviter le sonj qu'a, parexemple, le g dans le substantif longe.]

§ 55. Remarque VII (n finale).
— L'w finale donne gne

dans maligne, b^nigne (de malin, benin).

[Origines latines. — L'irregularite de la formation des fe-

. minins benigne, maligrie n'est qu'apparente. Elle s'explique par
Tetymologie latine : benin, malin viennent de benignum^ mali-

gnum, par la chute de la desinence wmet du g; benigne, mail-

gne viennent regulierement de benignam, malignam.]

§ 56. Remarque VIII (s finale),
— L's finale donne ce

dans tieroQ, feminin de ^/ers^ che dans fraiche, ft^minin

de /rag's.
COURS SUrERIEUR. 7
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[Oriqines latines"'et Histoire. — La terminaison latine tia

devient en fran9ais ce : tertia, tierce; infardia, enfance, Freds

vient de la forme germanique fresc latinisee en frescum; le fe-

ininin fresca a donne d'abord fresche^ puis fratche.]

§ 57. Eemarque IX (x final).
— L'^ final des adjectifs

masculins se change ordinairement en s devant Ve du femi-

nin; ce qui donne la terminaison se. Ex, : enyienx, en-

vieuse; jaloux, jalouse.
—

Quelquefois Vs se redouble.

Ex, : roux, rousse ; faux, fausse.
'

DouiL fait au fiminin douce, PV^ux, qui fait vieil au

masculin devant une Yoyelle ou une h muette, fait au

feminin vieiWe.

Cette substitution, qui a lieu au feminin, de Vs double k

Vx du masculin, paraitra naturelle, si Ton songe a Tequi-
Talence dej^ observee de Vs et de Vx (Voy. § 37).

[*HiSTOlRE.
— De plus, dans I'ancienne langue, on mettait a

pen pres indifferemment s, x ou z. On ^crivait, par exemple,
un nes ; une vois (aujourd'hui, un nez, une voix), Vieil etait la

seule forme masculine de cet adjectif. ]

FORMATION DU PLURIEL DANS LES ADJECTIFS.

§ 58. Regie gendrale. On forme le pluriel des adjectifs,

comme celui des noms, en ajoutant une s au singulier.

II n'y a pas d^exception pour le pluriel du feminin.

Pour le pluriel du masculin, il fautexcepter seulement:

1° Tadjectif tout^ qui devient tons ;

2° les adjectifs terminus par une s ou un x^ lesquels,

comme les substantifs, ne subissent aucun changement.
Ex. : ^pais, jaloux.

Eemarque I,— Les adjectifs terminus en eau prennent
un X au pluriel. Ex, : beaux, nouveauXi

II en est de meme de I'adjectif helreu (les livres hebf^euxji
Mais on 6crit bleus d'apres la r^gle g^nerale.

tlEMARQUE II. — Les adjcctlfs tcrmines en al font leur

pluriel en aux» Ex. : 6gal, ^gaux ; brutal, brutaux.
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L'Academie n'admet qu'une exception, c'est le pluriel

petals, qui n'est guere usite.

On peat citer comine n'ayant pas de pluriel masculin

les adjectifs amical, colossal, filial, frugal, glacial, jovialj

matinal, nasal, natal, naval, penal, etc.

Kemaeque III. — Comme pour les substantifs (§ 36),

on a propos6 de supprimer devant 1*5 du pluriel masculin

le ^ final des adjectifs termines par ent etant, Rien n'auto-

rise cette suppression. On doit ecrire : prudents, constants.

POSITIF, COMPARATIF ET SUPEELATIF.

§ 59. Les adjectifs qualificatifs peuvent avoir plusieurs

degres de signification :

V le positif qui indique la qualite sans comparaison ;

2° le comparatif qui indique la superiority, Tinferio-

rit6 on Tegalite ; 3° le superlatif qui indique une qualite

port^e au plus haut degre ou a un tres-haut degre.

Les langues anciennesmarquaient le plus souvent le com-

paratif de sup^riorite et le superlatif par un suffixe parti-

culier. Le frauQais marque ces degres de signification en

mettant certains adverbes devant le positif. JEJx, :

i^ Positif: saint (en latin sanctus);
i° Comparatif : Plus saint {en latin sanctior) ; moins

'saint; Aussi saint;
3° Superlatif : Le PLUS saint, tees saint (en lat. sanc-

'tissimus).

[Origines latines et Histoire. — Ces mots de positif, com'-

paratifet superlatifYiennent de la grammaire latine (positivum,

comparativum, superlativum) ;
lis s'appliquaient aux adjectifs

latins et grecs. La langue fran9ai8e ne possede en realite que
trois comparatifs d'adjectifs, qui lui viennent tout formes du

latin, et qui sont :

Meilleur [meliorem), qui sert de comparatif a bon;
Fire (pejor), pis (pejus),

— a mauvais;
Moindre (minor),

— k petit.
Le sens du comparatif est presque efface dans les adjectifs

suivants; mais ils ne peuvent etre precedes de plus:
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Majem% mineufy qui viennent des comparatifs latins majorem^
minorem;

Anterieur,-posterieur; du latin anteriorem^ posteriorem;

Citerieur, ulUrieur; —
citeriorem, ulterdorem;

Interieur, exUrieur; —
interiorem^ exteriorem;

InferieuVy superieur;
—

inferiorem y superiorem;
Plusieurs; —

j- plurioreSj deriye de plures,

HiSTOiRE. — Autrefois, TAcademie fran9aise mettait un trait

d'union entre I'adverbe trcs et I'adjectif au superlatif . Elle I'a

supprime dans son edition de 1878.]

Remarque. — La laiiguefrangaise aforme qnelquessu-

perlatifs en t'ssime. Ces adjectifs ne sont usites que dan§ cer-

taines formules de ceremonie {ampUssime, eminentissime,

illustrmwie, serenissme) , ou, au contraire, dans le langage
familier [richissirney ranssime, savantissime, ignorantissime)^

On a forme de meme le substantif gineralissime.

[* Or'igines latines et Histoire. — Le suffixe isshne est

venu au fran^ais de I'italien, qui I'a emprunte du latin issimum,
Ce suffixe etait plus usite dans I'ancien fran9ais qu'aujourd'hui:
il est tres-frequent dans les premiers monuments de la langue.
D'ordiuaire il est contracte en isme : santisme (tres-saint, 5«n-

ctissimum)y grandismey etc. Malherbe, dans une de ses LettreSy
dit ; (( un grandissime 3f),

et Perrot d'Ablancourt : cc II y avait
un grandissime nombre de villes ».

Mascarille est un fourbe, et fourbe fourbissime. (moliere.)

C'est a la fin du xvi« siecle, quand la langue fran9aise com-

men^a a s'affranchir de I'influence latine, que paraissent les

premieres reclamations centre les superlatifs ainsi formes : Le
P. Bouhours, dans ses Entretiens d'Arisie et d'Engine y

declare

ces superlatifs contraires au genie de notre langue. ]

ADJECTIFS DETERMINATIFS.

§ 60. II y a cinq esp^ces d'adjectifs determinatifs, c'est-

k-dire d'adjectifs qui donnent aux substantifs un sens deter*-

mine (on a vu^ § 43, ce qu'on entend par sens determine) :

V* Les adjectifs mimeraux ou 7ioms de mmlre;
2^ —

possessifs ;

S^ —
demonstratifs i
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4^ Les adjeciifs interrogaUfs et conjmcPl/^
^^

—
indefinis.5" ,lFor?!i

\i

1° ADJECTIFS NUMERAUX OU NOMS DE NOMBRE.

§ 61. On appelle noms de nomlre cardinaux ceux qui

expriment la quantite sans marquer Tordre (un, deux,
dix, cent^ mille^ etc.) ;

noms de nomhre ordinaux ceux

qui indiquent, non la quantite, mais Tordre et le rang

(premier, deuxieme ou second
; dixieme, centi^me,

millieme).

[Etymologie.
— Le mot de nom de nombre, qui est reste aux

adjectifs numeraux, vient de ce que les anciens grammairiens
rangeaient I'adjectif lui-m^me parmi les noms : nomen adjecti-
vum.hes noms de nombre cardinaux {numeri cardinales) sont

ceux sur lesquels la numeration ^owne, en quelque eorte,comme
Bur des gonds (cardines). Les noms de nombre ordinaux sont

ceux qui marquent I'ordre, le rang {ordinem).]

[ *Origines latines et Histoire. — Les noms de nombre car-

dinaux fran9ais, jusqu'a seize, viennent des mots latins corres-

pondants, la plupart fort contractes ;

sept, septenif
huit (anciennement

oit)^ octo
,

neuf
, novenij

dix, decern,

onze, undecim^

Les trois derniers noms de nombre de la premiere dizaine

sont des composes tout fran9ais : dix-sept, dix-hiiit, dix-neuf.

Depuis vingt jusqu'a soia?an^e, les nombres cardinaux design ant*
des dizaines s'expriment par un seul mot, qui vient du latin :

un, unum,
deux, duOj

trois, treSy

quatre, quaiuor,

cinq, quinquBj

six, sex,

douze, duodeciniy
treize, tredecim,

quatorze, quatuor-
decim,

quinze, quindecim,
seize, sedecim.

cinquante, quinquaginta^
soixante, sexaginta.

vingt, vigintiy

trente, trigintay

quarante, quadraginta^

Jusqu'ti la fin du xviii® siecle on disait aussi :

septante (septuaginta) , aujourd'hui soixante-dix;
octsinte (octaginta)y aujourd'hui quatre-vingts ;

nonante (nonaginta), aujourd'hui quatre-vingt-dix.

On dit encore aujourd'hui les Septante (les soixante-dix tra-
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ducteurs grecs de la Bible) et quelques provinces ont conserve

les mots septante, octante, nonante.]

§ 62. Les noms de Bombre cardinaux sont en general
invariables. On ecrit les onze, les dix milk, etc.

Eemarque I. — £7i^prendlefeminin(-£iz;. . \inejierso7ine),

llEMARQtJE II. — Vingt et cent prennent le signe da

pluriel quand ils sont precedes d'un nombre qui les multi-

plie ;
mais ils ne le prennent pas quand ils sont suivis d'un

autre nombre, ou lorsqu'ils ne sont pas multiplies par le

nombre qui les precMe. Ainsi Fon ^crit : quatre-vingts
ans; quatre-vingt-deux ans; deux cents hommes; deux

cent vingt hommes j nous partimes cinq cents...

Cent prend encore le signe du pluriel quand il est em-

ploye pour ce?^^ame. Ce n'est plus un adjectifnumeral, mais

un substantif. Ex, : un cent d'oeufs ; deux cents de paille.

Eemarque III. — Mtlle^ adjectif numeral invariable,

est distinct de mille, substantif, designant une mesure

itin^raire. Ex, : trois milks d'Angleterre font a pen pres

cinq kilometres.

On ecrit mil, an lieu de 7nilie, pour designer le mill^-

sime, c^est-a-dire la date de Tannee, quand la date com-

mence par ce mot. Ex. : L'an mil hitit cent soixante-seize.

[* Origines latines et HiSTOiRE.— Mil vient du latin mille ;

mille du latin millia. Dans I'ancien fian9ais, conformement a

retymologie, on disait : mil homines, et deux mille homines.]

Eemarque IV. — Million
, milliard^ ne sont pas des

adjectifs numeraux, mais des substantifs derives de mille.

On dit un million, deux milliai^ds^ comme une huitaine^

deux dizaines, trois milliemes, etc,
*
Eemarque V. --- Onze, onziime se prononcent comme

si ces mots etaient precedes d'une h aspiree : le onze du

mois, la onzieme heure,

[*HisTOiRE.
— II n'en etait pas de m^me au xvii® siecle. Vau-

gelas blamait ceux qui mettaient une aspiration a ces mots et

Corneille disait dans Cinna ;

Peut-Stre que Vonzieme est prete d'eciater.]
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§ 63. Les noms de nombre ordinaux s'accordent, comme
tons les adjectifs, en genre et en nombre ayec les substan-

tifs auxquels ils se rapportent. Ex,: la premiere fois; les

premiers hommes.

Remarque I. — On forme les noms de nombre ordinaux

en ajoutant au nom de nombre cardinal correspondant la

terminaison leme, II y a exception pour un et deux, auxquels

correspondent les noms de nombre ordinaux premier et se-

cond. On dit aussi deuxwne; mais second se dit de preference

quand il est question seulement de deux personnes ou de

.
deux choses^ deiixieme se dit seulement quand il y en a plus.

[Origines latineset Histoire. — Cette terminaison {ieme)^

qui s'ecrivait primitivement iesme, vient du suffixe latin esi-

mum. Ex. : Centesimum^ centiesme (aujourd'hui centieme).
*
Premier et second viennent des mots latins f primarium, se-

cundum; mais tons les nombres ordinaux qui suivent sont for-

mes par I'addition du suffixe i&me au nom de nombre cardinal

fran9ais [iroia-ieme^ quatr-?em(?, dix-ieme, etc.). L'ancien fran-

9ais avait garde du latin quelques aulres noms de nombre or-

dinaux, par exemple :

Tiers (de tertium)qui est reste dans les expressions suivantes : le

tiers Etaty le tiers partly un tier's (pour wn^ troisieme personne,
une tierce personne^ ou pour la 3*^ partie d'un tout);

Quart (de quartum), qui est encore employe par La Fontaine :

cc un quart voleur survint »
;
et qui est reste dans le mot un

quaint (la A" partie dun tout), et dans fievre quarte ;

Quint (de quinium)^ qu'on retrouve dans Charles-Qian^, Sixte-

Quint ;

Sixte (de sextum)^ none (de nonum)^ decime (de decimum), d'ou

viennent les mots sixte musicalc, nones, d^dme, dime.

Le vieux fran9ais, au lieu de premier, disait prime (depri-
mum)y qui est reste dans les expressions :prime y

de prime abord,

primcsautier, de prime sautj etc.]

Eemarque II. — Dans les nombres composes, les mots

premier^ ^scond sont remplaces par unieme, deuxieme

[vingt'MVii^xaQy ^J^>^^^deuxieme) ;
et la terminaison ieme

ne porte que sur le dernier des adjectifs enonces. Ex. :

cent quatre-yingt-dixi^me.

Remarque III. — Cinq tijoute uu u devant la termi-
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naison feme (cinquieme), parce que la consonne q est

toujours separee d'une Yoyelle par uq u (§ 17).
*
Remarque IV.— iV^w/donne le nom de nombre ordinal

neuvieme, comme I'adjectif neuffait au feminin neuve (§ 53).
*

§ 63 bis. Aux noms de nombre ordinaux se rattachent

les adjectifs nnmeraux qui suivent :

1° Ce sonfc d'abord eeux qui indiquent les fractions de

I'unite, a savoir : demi, tierSy quarts cinquieme^ sixieiney etc.

[Origines latines.— Les trois premiers viennent du latin:

dimidhim^ terthim, quartum ; les autres se forment, comme les

noms de nombre ordinaux, par I'addition du suffixe ieme au nom
de nombre cardinal (§ 63).

— Les mots latins decimurn, cente-

simiim ont donne des substantifs indiquant des sous-multiples
de I'unite : decline, centime.]

2° Ce sont ensuite ceux qui indiquent les multiplica-

tions de Tunite : double^ triple, quad7mpley etc.

[Origines latines. — Ces derniers adjectifs viennent tons

du latin : double^ de diiplicem; triple^ de triplicem; quadruple^
de quadruplum; quintuple ,

de quintuplum; sextuple, de sextu-

plum; decuple J
de decuplum; centuple^ de centupliim.'\

2° ADJECTIFS POSSESSIFS.

§ 64. Les adjectifs possessifs determinent les subs-

tantifs en y ajoutant une idee de possession.

llscorrespondent aux pronoms personnels : moi, toi^ soion

luij elles ; noiiSf vous, ils ou eux,e!les (Voy. plus loin, § 69).

Les adjectifs possessifs sont :

1° au singulier 2^ au pluriel

masculin, feminin. des deux genres,

pour la V^ pers. du sing, mon ma mes
— 2® — ton ta tes

— 3® — son sa ses

— i^^ pers, du plur, notre nos
— 2® — votre vos
— 3^ — ieoir leurs.
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[Origines latines et HiSTOiRE. — Tous ces adjectifs sont

tires des adjectifs latins correspondants :

Meum, meam; meos, meas.

Tuum, tuam; tuoSj tuas,

Suum, suam; siios^ suas.

ISostrum^ nostram; nostros^ nostras.

Vostrum, vostram; vostros, vostras (formes archaiques de

vestrumy vestram; vestros, vestras).

Leur vient du genitif pliiriel illorum; aussi, dans Fancien

fran^ais, etait-ii invariable. On disait : leur freres, leur enfants,
c'est-a-dire freres, enfants d'eux.]

Remarque I. — Devant les noms et adjectifs f^minins

commen9ant par une voyelle ou nne h muette, on se sert

de mon^ ton, son^ au lieu de ma, ta, sa, pour ^viter Vhiatus,
c'est-a-dire la difficulte de prononciation produite par la

rencontre de deux voyelles, Ainsi Ton dit : mon etoile^

mon ame, mon humeur, mon humble position.

[*HiSTOiRE.
— Get emploi de mon avec un substantif feminin,

amene par I'euplionie, forme un vrai sol^dsme, que ne commet-
tait pas I'ancien fran9ais. Devant une voyelle, de meme que
nous elidons Va de I'article feminin [Vamie), I'ancien fran9ai8
elidait Ya de I'adjectif feminin possessif : m^amie^ Vamie^ s'amie.

C'est par ignorance de cette regie qu'on a ecrit ma mie, ce que
n'autorise I'orthographe d'aucune epoque. Amour etant aussi

feminin, dans Fancienne langue, meme au singulier, on ecrivait

m'amour [ma amour). Vaugelas {Remarque buy mon^ ton, son)
ecrit m'amie, m'amour

,
et Moliere : « AUez, m'amour.,. » (Malade

imaginaire).]

Remarque II. — On emploie I'adjectif ^;o^re au lieu de

ton, ta, en parlant k une seule personne, pour lui t^moi-

gner du respect (Voy. § 69, Rem. VI).

Remarque III. — 11 y a d'autres adjectifs possessifisi

moins usites, qui sont :

!• au singulier : 2» au pluriel :

Pou7' la 1" pers. du sing, mien, mienne ; miens, miennes;— 2® — —
tien, tienne; tiens, tiennes;— 3® — — sien, sienne; siens, siennes;

COURS SUPERIEUR. 7,



64 GRAMMAIRB FRANgAISE.

3^ ADJECTIFS DEMONSTRATIFS.

§ 65. Les adjectifs demonstratifs determinent les sub-

stantifs avec une idee d'indication, soit qu'on montre des

objets presents, soit qu'on rappelle ceux dont on a parle.
Ce sont les suivants :

1° singulier 2" pluriel

mascuh'n : f^minin : des deux genres :

ce, cet; cette; ces.

Remarque. — Devant les noms et adjectifs masculins

commengant par nne voyelle on une h muette, on met cet

au lieu de ce. Ex, : cet enfant, cet heureux evenement.

Devant les autres on met ce. Ex, : ce soldat, ce heros.

[*Oriqines latines et Histoire. — L'adjectif demonstratif

etait auxp siecle icesi^ qui s'est abrege plus tard en cest (comme
^c^ s'est abrege en ci) ;

et cesi est devenu ctt (orthographe de

Vaugelas), puis ce^, qui s'est encore aifaibli en ce devant les

consonnes, mais ou le X est etymologique, non eupbonique.
Icest venait du latin \ eccistiim [ecce istum).]

4° ADJECTIFS INTERROGATIFS ET CONJONCTIFS,

§ 66. Le seul adjectif interrogatif est quel ;

1" au masculin 2« au f^minin

Singulier : quel, quelle.

Pluriel : quels, quelles.

Ex, * Quel chemin, quelle route dois-je prendre?

Remarque I. — L'adjectif interrogatif devient con-

jonctif quand il est entre deux propositions : Ex. : Dites-

moi quelle route je dois prendre, Mais il est facile de voir

que cette phrase contient une interrogation indirecte, et

repond a ces deux-ci : Quelle route dois-je prendre ? Bites-

le-moi,

Remarque IL— L'adjectif interrogatif est aussi excla-

matif, Ex. : Quel beau spectacle I

[* HiSTOiBE.
— L'ancienne langue avajt \m autre adjectif
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interrogatif, quaniieme (c'est-a-dire a quel ordre numerique). II

s'est conserve jusqu'a la fin du xvii® siecle : « Je ne sais a
la quantieme visite ce fut » (Fiiretiere, Roman bourgeois). Gemot
nes'emploie plus aujourd'hui que comme substantif : On<lit le

quantieme du mois.]

5^ ADJECTIFS INDEFIXIS.

§ 67. Les adjectifs indefinis determinent encore les

substantifs, mais d'une mani^re moins precise que les

autres adjectifs.

Ces adjectifs sont : un {masc), tine {fern,) ;—
, . au plur, des {pour les 2 genres) ;— aucun, nul ;— m^me, autre;—

certain, tel;—
plusieurs, chaque ;—
quelque, quelconque;— tout.

Remarque. — II ne faut pas confondre Tadjectif inde-

fini un avec le nom de nombre un, ni son pluriel des avec

rarticlecontractec?es (ipour de les),
—

Voy. § 44, Rem. II.

Origines latines et Histoire. — I. L'adjectif indefini un,
une, vient du latin unum, unam, qui, dans la basse latinite,
etait devenu synonyme de quemdam, quamdam.
n. On verra, dans la Syntaxe, Tetymologie et le sens pri-

mitif de l'adjectif aucun,

TIL M^me, qui a passe successivement par les formes me-
disme, medcsme, ineesme, mesme, et qui n'est arrive a sa forme
actuelle qu'apres une serie de contractions amenees par la chute
de la consonne mediane, vient du bas latin metipsimum, forme
contractee elle-meme de

•[• metipsissimum,
IV. Autre se disait, en vieux fran9ais, altre (du latin alter,

qu*on retrouve dans le verbe alt^rer),
— II a forme autruij

qui etait un cas regime et signifiait de cet autre, a cet autre,
alteri huic) ; on disait autrefois Valtrui cheval (le cheval a un
autre), De meme celui etait le cas regime de cil, nullui de nul,
cettui de cet (d'oti cettuici dans le sens de celui-ci). Autrtd est

aujourd'hui un pronom qui ne s'emploie que comnae comple-
jnent : 1© Men d'autrui (c.-a-d. d\m autre),

—
Voy. § 266»
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V. Certain vientdu latin certum avec addition du suffixe ain;

tel de talem; maint a une origine celtique ou germanique. Flu-

sieurs vient de \ pluriores pour plures^ qui a perdu son sens

de comparatif. Quelque est forme de quel [qualem] et de que

(quem on quod) ; quelconqiie de qualemcumque ou qualecumqiie,

VI, L'adjectif chaqae (
anciennement chasque), vient de

quisque^ qui a donne quesque, puis chesque, chasqiie. Par I'addi-

tion de Fadjectif ?m, il a forme le pronom chacun (ancienne-
ment chasqu'wiy quisque unus)y qui etait autrefois adjectif.]

CHAPITRE V.

LE PRONOM.

§ 68. L6 pronom est iin mot qui tient la place du nom.

[Etymologie.
—Le sens du mot pronom est donne par son

Etymologic [pronomen^ compose depro,;^)o?/r, et de nomen, nom).]

II y a cinq especes de pronoms :

1° les pronoms personnels ;

2^ —
possessifs ;

3** — demonstratifs ;

4® -:- interrogatifs et conjonctifs ;

5°
• — indefinis.

Eemarque I. — II y a une etroite parente, et, par

suite, une grande similitude de formes entre la plupart
des adjectifs determinatifs et des pronoms. On a m^me
souvent confondu les quatre dernieres especes (possessifs,

demonstratifs, interrogatifs, conjonctifs), qui sont en realite

des adjectifs'pronoms^ c"est-^-dire, pour la plupart^ des

adjectifs devenus pronoms,

Remarque II. — II y a entre les adjectifs et les pro-
noms cette difference essentielle que Tadjectif est toujours

accompagn6 d*un substantif et que le pronom en tient

lieu et n'y pent jamais ^tre joint.
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Ainsi, Ton distinguera I'adjectif mon, et le pronom k
mien. Ex, :

C'est mon livre {adjecti'f).

A qui ce livre ? — C'est le mien {pi'onom),

1^ PRONOMS PERSONNELS.

§ 69. Les pronoms personnels marquent ou la per-
sonne qui parle {premiere personne), ou celle a qui Ton

parle {deuxieme personne)^ ou bien la personne ou la chose

dont on parle {troiaieme personne). Oe sont les euivants :

Singulier. Pluriel.

1'''' personne ; ynasc, et fern ] moi,

me,

tu,

2® personne imasc. et fern ] toi,

te,

/ ,.
\

il,

I le,

( elle,

'I la,

le,

. /., I lui,
masc, et fem,,,\ .

'

{ SOI,

nous.

3° personne..

masculin,

feminin, ,

neutre,,,.

YOUS.

ils,

eux.

elles.

{san8

pluriel, )

les,

leur.

masc, fern, et

neutre

se

en

y-

Remarque I.—Les pronoms /e, me, te, se, le, la elident

leur voyelle quand ils sont suivis d'un verbe commen9ant
par une Yoyelle, ou des pronoms ou adverbes en et y. Ex, :

yaime, il ra^aime, je t'aime, il Vappelle, il s^airm, il sen

va, yy vais,

Remarque II. — Les pronoms le, la, les se distinguent
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de Particle en ce que, an lieu de preceder un nom, ils

accompagnent un verbe et representent un nom deja
enonce. Ex, : Voici h (article) pere de votre ami. Je le

{pronom) Yois. .

Remarque III. — II n^a pas encore ete question du
neuU'e (c'est-^-dire du genre qui n'est ni masculin ni femi-

nin), parce que ce genre n'existe pas ea frangais pour
les substantifs. On le retrouvera plus d\ine fois dans la

suite de cette grammaire, surtout dans la Syntaxe,

Eemarque IV. — Leur signifie a eux, a elks; il se dis-

tingue de Tadjectif possessif /ewr en ce qu'il n'accompagne

pas un substantif et ne prend jamais le signe du pluriel.

Fx, : Voici des malheureux, il faut leur porter secours.

Eemarque V. — En signifie de lui) d'elle; d'eux, d'elles;

de cela et quelquefois de moi, de toi, etc. F signifie a lui^ a

elle; a eux^ a elks; a cela, etc. Ex, : J'aime cet enfant et

j'en suis aime. II n'aime pas le jeu au point d'y donner

tout son temps.

Remarque VI. — On emploie vous pour tu au singulier

en signe de respect (Voy. § 64, Rem. II).

Remarque VII. — Se, sot, sont des pronoms refl^cliis.

[*
Origines LATlNES ET HiSToiRE. — Ego a donne d'abord

eo, qu'on trouve dans les Serments de Strasbourg (842), puis io,

jo, qui s'est affaibli en je.

1/6?, te, se; nos, vos (a I'accusatif) ont donne me, te, se, et

moi, toi, soi; iious, vous.

II
J masculin, est venu de ille ou ilium; il^ neutre, de illud ; elle

de ilia ou il/am; la de itlam.

Le pluriel masculin illi avail donn6 au vieux fran9ais il;

mais la langue moderne a emprunte Us a I'accusatif illos, qui
a aussi donne dqux autres formes : 1° els, qui a vocalise son /

{eux) ;
2° los, donl Vo s'est affaibli en e (les).

Lui derive de illui, qui est pour illi huic, et qu^on trouve

deja dans une inscription romaine; leur de illorum; y, de ibi;

en (qui dans le vieux fran^ais s'6crivait mt)Aq inde^ comm§
^ouoent de subinde.]
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. 69

2® PRONOMS PORSESSIFS.

§ 70. Les pronoms possessifs sont :

1° quand il s'agit d'une seule personne :

Singulier Pluriel

masculirij feminin. masculin, femimn,
pc pQ^.^^ \q ni'en, la mienne, les miens, les miennes,
2*^ — le tien, la tienne, les tiens, les tiennes,

3« — le sien, lasieune; les siens, les siennes;

2° quand il s'agit de plusieurs personnes :

V^ persAQiioive^ la riotre, les notres,

2^ — le voire, la votre, les votres,

ge — le leur, la leur ; les leurs.

Remarque. — On emploie le pronom le vdtre^ au lieu de

le tieriy en parlant a une seule personne, pour lui temoigner
du respect (Voj. § 64, Eem. II; § 69, Rem. Y1).

[* Origines latines etHistoire. — Mien, tien, sien viennent
de meum^ tuum, sunm, coaime les adjectifs mon, ton, son, dont
ils sont des formes adoucies.

Quant a votre
, notice, ils viennent de nostrum

, vostruniy
comme les adjectifs notre, voire : les uns et les autres se sont

ecrits, pendant tout le xviie siecle, nostre, vostre. SMI y a au-

jourd'hui une difference d'orthographe entre I'adjectif et le

pronoin, c'est pour marquor la difference de place de I'accent

tonique : quand 7iotre est adjectif, I'intensite de la voix se porte
sur le mot suivant (Ex. : notre ptiySy notre terre, etc.); c'est tout

lecontraire, quand Jioire est pronom [Ex. : ce pays est le notre;
cette terre est la notre

, etc.).l

3° PRONOMS DEMONSTRATIFS.

§ 71. II n'y a, en realite, qu'un pronom demonstratif^

qui est :

Au gingulier Au pluriel

celui, celle^ ce; ceux, celles,
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Mais, par Taddition des particules ci et /a, on forme de

nouYeaux pronoms demonstratifs,

Singulier Pluriel

celui-ci, celle-ci, ceci; ceux-ci, celles-ci,

celui-la, celle-la, cela; ceux-la, celles-la.

Les pronoms auxquels on adjoint ci indiquent des per-
sonnes ou des choses rapproch^es ;

eeux auxquels on

adjoint /a, indiquent des personnes ou des choses eloignees.

Remarque.— Ces deux particules s'unissent par un trait

d'anion aux pronoms masculins et f^minins celui^ celle, etc.

{celui-ciy celle-ld), et forment deux mots simples avec le

pronom neutre ce {ceci^ cela). II en resulte que, dans ce

dernier mot, la particule la perd son accent.

[

*
Origines latines et Hjstoire. — Ce, pronom neutre, est

distinct par Tetymologie de I'adjectif demonstratif masculin ce

(§ 65) ; ce, neutre, vient de ecce hoc, qui a donne successiveraent,

icOj CO, ce. — Celui, icelui etait, dans le vieux fran9ai8, le cas

regime de cil (plus anciennement icel), de meme que autrui

etait le cas regime de aWe (Voy. § 67). Icel, icelle viennent de

f eccillum, eccillam; iceiiXy plus anciennement icelSy de f eccillos

(ecce ilium, illam^ illos), Racine, parodiant le langage de la

vieille procedure, a dit dans les Vlaideurs :

De ma cause et des faits renfermes en icelle.}

4° PRONOMS CONJONCTIFS OU RELA>TIFS

ET PRONOMS INTERROGATIFS.

§ 72. Les pronoms conjomtifs servent k joindre un
membre de phrase k un autre. On les appelle aussi pronoms
relatifSf parce qu'ils ont rapport a un nom ou pronom place
devant et appele antecedent. Ex, : Lhomrae ou celui qui...

[Etymoloqie. — Le sens de ces deux mots est donne par leur

etymologie : Conjonctif vient de conjunctwum, derive de coii-

jungere, jungere cum, joindre .avec; relatif, de relativiim,

derive de relatum, supin de referre, rapporter; antecedent de

ariecedentem, qui va devant.]
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Les pronoms conjonctifs on relattfs sont :

1° Pour les trois genres et les deux nombres :

qni, qne, ou.

dont, quoi,

[Origines latines et Histoire. — Qui vient du latin qui;

kquel^ de ilium qualem; que, de quam; quoi^ de quid; oil de
ubi (outj dans Fanden fran9ais. Ex. : cc Le chemin par out je
venais »). Dont vient de de vnde (Voy. § 259, Hist.).]

2° Avec diversee modifications, selon les genres et le«

nombres :

Singulier Pluriel

masc, fern, masc. fern.

leqnel, laquelle, lesquels, lesquelles,

duquel,
• de laquelle, desquels, desquelles,"

auquel, k laquelle, auxquels, auxquelles.

Eemarque I. — Dont s'emploie pour de qui) duquel, de

laquelle; desquels, desquelles; de quoi. Ex, :

Voici rhomme dont je vous ai parle.

Voici la femme dont je yous ai parle.

Rappelez-Yous ce dont je vous ai parle.

Eemarque II. — Oil est un adverbe qui s'emploie
comme pronom dans le sens de dans lequel^ vers leqttel^ ou

dans laquelle^ vers laquelle, etc. Ex, : La maison d'oii je

sors
;
le lieu oii je suis ;

le but oii je tends.

§ 73. La plupart des pronoms conjonctifs ou rehtifs

s'emploient aussi comme pronoms interrogatifs. Ex, :

Qui vient? Voici deux pommes : laquelle
Que dites-vous? choisissez-vous?

A quoi pensez-vous?

- Dont ne s'emploie jamais interrogativement. Son syno-

nyme, de qui, s'emploie moins souvent que dont comme

conjonctif, mais le remplace comme interrogatif, et ne se

dit que des personnes.
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[* HiSTOiRE. — Dans Tancienne langue, clont s'employait
interrogativement dans son sens etymologique {d'oii), Ex. :

cc Dont vient si bele dame V Do7it estes-vous nee ? » [Roman de

Bertey xiii^ siecle).]

6® PRONOMS INDEFINI*.

§ 74. Les pronoms ind^finis sont ;

Autrui; Quiconque;
Chacun; Rien;

On; L'un, Tautre; et,

Personne; an pluriel : les uns,

Quelqu'un; les autres.

Remarque I. — Personne^ employe comme substantif,
est feEiinin et peut avoir un pluriel {Ex, : ce sont des

personnes parfaites). Comme pronom indefini, 11 est tou-

joiirs du masculin singulier {Foe, : personne ii*est parfait).

Remarque IT.— I77i ne s'emploie qu'au singulier comme

adjectif numeral (Voy. § 67, Rem.); comme pronom^ ila

un pluriel. On dit ; les wis, les autres; quelques-uns.

[Origines latines et Histoire. — 1. Fersonne vient de per-

soruiy role, personnage.

2. On vient de homo. II s'est ecrit successivement Vhorns
^

Vhoniy lorn, Von, comme il s'ecrit encore aujourd'hui apres une

voyelle, pour eviter un hiatus (§ 261, Rem. I). Ce mot etait done
k I'origine un substantif.

3. II en estde meme de rien, qui vient de rem, et qui s'em-

ploie encore substantivement dans la locution wi rien (on disait

autrefois, en bouvenir du genre du mot latin, une rien). Mais

avec le temps le role de ce mot a change dans la langue, comme
celui de on et de persofme ;

il est devenu pronom indefini.

4. On a vu, aux adjectifs indefinis (§ 67), retyraologie de

chaque, guelque^ auti^^ d'oii viennent chacun, quelqu'uyiy autrui.]
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CHAPITRE VI.

LE VERBE.
*

V^ Section.— DU verbs ht de ses differentbs especes.

§ 75. Le yerbe exprime Tetat on raction :

1^ L'etat dans leqnel se tronvela personne on la chose

que designe le suj'ei (nom ou pronom).
Ux.: II ^.s-^ malade,

2^ L'action. Ex. : Je pars,

[
Etymologie. —• Verbe vientdu latin verhum, motj parole;

c'est, en quelque sorte, le mot par excellence.]

§ 76. On appelle verdes adifs ou transitifs ceux qui

expriment une action s'exergant directement sur nne autre

personne ou une autre chose que le sujet ; et le mot qui

designe cette personne ou cette chos« s*appelle complement

direct. Ex. : Pierre aime Paul. — {Pierre, sujet; aime,

yerbe; Paul, complement direct.)

[Etymologie.
— Actif vient du latin aciivum, qui agit; tran-

8itif, de transitivum, qui passe d'un endroit a un autre, c'est-a-

dire dont Taction passe du sujet sur le complement.]

Quand Taction retombe sur le sujet lui-meme, le reibe

s'appelle verbe reflkhi. Ex. : il se loue. — (II, sujet; se,

complement direct; loue, verbe.)

Quand le sujet, an lieu d'exercer Taction,la supporte, le

yerbe est dit verbe passif, Ex.: Paul est loue par Pierre,
—

{Paul, sujet; est loue, verbe; par Pierre, complement.)
La plupart des verbes actifs peuyent devenir reflechis et

passifs.

§ 77. On appelle verbes neutres ou intransitifs ceux qui
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expriraent un 6tat, ou bien une action qui ne s'exerce pas
directement siir un objet. Ex. : le cheval part. -^

{Le

chevalf sujet; part^ verbe neutre.)
Les verbes neutres ne peuvent avoir de complement

direct; mais ils ont souvent un complement indirect, qui
est generalement uni au rerbe par une preposition. Ex. :

Get enfant obeit ^ ses parents.
Les verbes neutres n'ont pas .de passif. Quelques-uns

peuvent devenir reflechis. Ex. : Se nuire, se plaire.

[Etymologie.
— Neutre vient de neutrum^ ni Vun ni Vautre,

c*est-a-dire qui n est ni actif ni passif.]

§ 78. Aux verbes neutres se rattachent les verbes imper-

sonnels, c'est-^-dire ceux qui^ en general^ n'ont pas pour

sujet le nom d'un ^tre determine, et ne s'emploient qu'a
la troisieme personne du siiigulier avec le pronom neutre

et indetermine «Y(§69). Ex.: il pleut, il tonne, il

importe, etc,

Les autres verbes ont trois personnes pour le singulier,

trois pour le pluriel. Ces personnes sont marquees au sin-

gulier par les pronoms suivants :

Singulier. Pluriel.

l""^ personne : je, nous,
2* — tu, vous,
3^ —

il, elle, ils, elles.

La 3® personne estaussimarqu6e parun nom, comme sujet.

§ 79. En resume, il y a deux especes de verbes :

1° les verbes actifs ou transitifs, qui peuvent en general

devenir verbes passifs et verbes reflechis;

2'' les verbes neutres ou mfransitifs, auxquels se rat-

tachent les verbes impersonnels,

§ 80. Dans ces deux grandes classes rentrent deux

verbes qui ont une importance particuli^re : etre et avoir.

En effet etre est un verbe neutre, avoir un verbe actif, et

ils ont cliacun un sens propre {exister^ posseder), Ces deux

verbes ont de plus, en fran9ais comme dans plusieurs Ian-
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75

gues modernes, la propriete de servir a la conjugaison
des autres verbes et d'entrer dans la formation de certains

temps. De la leur nom de verbes auxiliaires et la necessite

de les etudier separement et ayant tons les autres. (Voj.

§§ 92 et 93). lis ne sont auxiliaires que lorsqu'ils sont

accompagn^s du participe passe d'un autre verbe. Lors-

qu'ils sont employes comme auxiliaires, c'est-a-dire lors-

qu'ils servent a la conjugaison d'un autre verbe, avoir et

etre perdent leur signification propre (posseder, exisfer);

ce ne sont plus que des signes qui indiquent un temps.
Aux verbes eti^e et avoir il faut adjoindre, comme auxi-

liaires :

1° Les verbes aller et devoir qui, joints a un infinitif,

perdent leur signification ordinaire et forment de verita-

bles futurs (je vais, fallal's partir ; je dots, je devais partir

detnain) ;
ils donnent a notre langue sa seule forme d'infi-

nitif et de participe futurs : aller partir, devoir partir ; allant

partir, devant partir ;

2"* Le verbe venir, qui, suivi de la preposition de et d'un

infinitif, forme une sorte diQ parfait indefini, avec la nuance

d'un accomplissement tout recent de Taction indiqu^e par
le verbe. Ex. : «/(? viens de rentrer,

RADICAL ET TERMINAISONS.

§ 81. Le radical ent la partie essentielle du mot, celle

qui en indique le sens ;
il est en general invariable dans

les differentes formes que prend le verbe selon les -temps,
les modes, les personnes, etc.

Le radical est invariable dans les verbes r^guliers des

conjugaisons en er, en iret en re, II est sujet a quelques

modifications, qui seront expliquees plus loin, dans les

verbes en air et dans les verbes irreguliers.
Les terminaisom, au contraire, sont essentiellement va-
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TEMPS. 85. 77

1^ Passe.

§ 84. Tontes ces subdivisions indiqiient des nuances

qull est bon de preciser :

1. Ijimparfait indique une action pass^e,

/ mais qui ne I'etaifc pas an moment ou
une autre s'accomplissait. Ex. : Je hsais,

ou fetais absent quand vous etes venu.

2. Le parfait defini indique une action

accomplie a un moment determine.

Ex. : 11 7'evint hier; nous fimes alors

de grands efforts,

3. Le parfait indefmi indique une action

aocomplie a un moment indetermine.

Ex. : J^ai perdu ma montre; qui a ou-

vert la fenetre?

4. Le parfait anterieur indique une ac-

tion non-seulement accomplie, mais
encore qui en a precede une autre.

Ex. : Quand feus contemple ce spec-

tacle, Je nCeloigyiai,

5. Le plus-que-parfait indique une ac*

tion passee, et qui Tetait dej4 quand
une auire s'est accomplie. Ex. : J'etais

dejd parti quand il est venu,

1, Le futur indique simplement une ac-

tion k venir. Ex. : Je partirai dematn,

2. Le fiitiir anterieur indique une action

a venir, mais qui en precederaune
autre ^galement k venir. Ex* : Je
serai parti quand il arrivera*

I 85. De ces huit temps, quatre sont des temps simpler

(le prese7it, Vimparfatt^ le parfait defini, le futur); les

quatre autres (le parfait indefini^ le parfait anterieur, le

plus-que-pdrfait et le futur anterieur) sont des temps com"

poses, c'est-^-dire dans iesquels entre un auxiliaire {avoir

pour les verbes actifs, avoir ou etre pour les verbes

neutres).

2^ PUTUR.



78 GRAMMAIRE FRANgAISE.

§ 86. Les 7nodes sont les differentes manieres (^nodt en

latin) de presenter raction indiquee par les temps du verbe.

II y a en fran9ais six modes :

1° Yindtcatif ^'em^i'^oie pour dire qu'une chose se fait,

s'est faite^ on se fera ; on bien au contraire qu'elle ne se

fait pas, n'a pas ete faite ou ne se fera pas. Ex, : je lis; je

lus; je lirai; je ne lis pas; je ne lus pas, etc.;

2° Vimperatif s'emploie quand on commande ou qu'on

prie de la faire ou de ne pas la faire. Ex, : lisez ; ne
lisez pas;

3^ le subjo7ictif B>^emp\oie quand on vent montrer que
cette action depend d'une autre, exprimee en general par
un autre verbe; le subjonctif est uni a ce yerbe par la

conjonction que (conjonction qui ne fait pas partie inte-

grante du subjonctif, et peut ne pas I'accompagner, comme
on le verra dans la sj'ntaxe, § 298). Ex,: je doute que
vous lisiez; je veux que vous lisiez;

4** le condilionnel s'emploie quand on veut indiquer que

Taccomplissement d'une action est ou etait soumis k quelque
condition. Ex, ; je lirais, si j'avais de la lumiere ;

5*^ Yinfinitif exprime Tetat ou Taction d'une maniere

yague, sans designation de nombre ni de personne. Ex.: lire ;

6*^ le participe, comme son nom I'indique, tient a la fois

du yerbe et de I'adjectif.

§ 87. Ce dernier mode tient du verbe, en ce qu'il indi-

'{[ViQ
I'etat ou Taction, marque le temps et peut avoir un

complement direct; il tient de Tadjectif, en ee qu'il qua-
lifie ou determine un substantif et fiouvent s'accorde avec

lui, en genre et en nombre.
On distingue le participe pr(5sent (frappant) et le par-

ticipe passe (frappe, ayant frappe).
II n'y a pas, en fiangais, de forme speciale pour \q par-

iicipe fiUur, Pour rendre cette idee, on se sert de Tinfinitif

du yerbe precede du participe present des verbes aller et

devoir {allant frapper^ devant frapper),
— Voy. § 80.



TABLEAUX DES CONJUaAISONS .
—

§ 91. 79

§ 88. Les quatre premiers modes s'appellent modes

yersonnels, parce qu'ils admettent la distinction des per-
sonnes, Les deux autres, Yinfinitif et le particijoe, s'ap-

pellent modes impersonnels,

2® Section. — tableaux des conjugaisons.

§ 89. Reciter ou ecrire de suite les differents temps et

les diffei^nts modes, avec les personnes et les nomlres des

modes personnels ,-cela s'appelle conjuguer,
II y a en fran9aig quatre conjugaisons differentes, que

Ton distingue par la terminaison de Vinfinitifpresent.
La l""* a I'infinitif termine en er, comme aimer;
La 2® a Tinftnitif termine en ir, comme finir;

La 3^ a I'infinitif termine en oir, comme receim'r;

La 4^ a Tinfinitif termine en re, comme rendre.

§ 90. La plus usitee est la 1''% qui comprend environ

les quatre cinquiemes des verbes fran§ais et qui sert en-

core aujourd'hui k former des verbes nouveaux.

La conjugaisonen ir compte environ 850 verbes, dont

le nombre est encore sujet a s'accroitrc.

II n'j a qu'une trentaine de verbes dans la conjugaison
en oir, et une soixantaine dans la conjugaison en re.

A la difference des autres conjugaisons, qui vivent

encore et poussent des rejetons, les deux dernieres peuvent
etre considerees comme des conjugaisons mortes.

§ 91. Nous allons donner successivement les modeles

des verles reguliers des quatre conjugaisons, en les faisant

preceder des auxiliaires avoir et etre, qui entrent dans la

formation de quelques temps des autres verbes.

Ces modeles seront suivis des remarques auxquelles
donne lieu chacune de ces conjugaisons.

N. B. Dans ces tableaux, les temps sontpresentes verti-

CALEMENT, et ks MODES sur line ligne horizontale.
COURS SUPERIEUR, 8



ao GRAMMAIRE FRANgAISE.

§ 92. Verbe

10 TKMPS

TKilPS

Present.

Mode indicatif

J'ai.

Tuas.
II ou elle a.

Nous avons.

Yous ayez.

lis ou elles out.

Imparfait.

J 'avals.

Tu avals.

II ou elle avait.

Nous avions.

Vous aviex.

lis ou elles avaient.

Parfait

defini.

J'eus.

Tu eus.

II ou elle eut.

Nous efimes.

Vous edtes.

lis on elles eurent.

Futur.

J'aurai.

Tu auras.

II ou elle aura.

Nous aurons.

Vous aurez.

lis ou ellef, auront.

Mode imperatif

Aie.

Ayons.
Ayez.

Mode subjonctif

Que j'aie.

Que tu aies.

Qu'il ou qii*elle ait.

Que nous ayons.
Que vous ayez.

Qu'ils ou qu'elles arent.

Que j'eusse.

Que tu eusses.

Qu'il ou qu'elle e(it.

Que nous eussions.

Que vous eussiez.

Qu'ils ou qu'elles eussent.

20 TEMPS

TEMPS Mode indicatif

Parfait

indefini.

J'ai eu.

Tu as en.

II ou elle a eu.

Nous arons eu.

Vous avez eu.

lis ou elles out eu.

Parfait

anterieur.

J'eus eu.

Tu ens eu.

II ou elle eut eu.

Nous eftmes en.

Vons elites eu.

lis ou elles eurent cu.

Plus-qiie-

parfait.

J'avais eu.

Tu avals eu.

II ou elle avait eu.

Nous avions eu.

Vous aviez eu.
lis ou elles avaient eu.

Futur

anterieur.

J'aurai eu.

Tu auras eu.

II ou elle aura eu.

Nous aurons eu.

Vous aurez eu.

lis ou elles auront eu.

Mode imperatif

Aie eu.

Ayons eUi

Ayez eu.

Mode subjonctif

Que j'aie eu.

Que tu aies eu.

Qu'il ou qu'elle ait eu.

Que nous ayoiis eu.

Que vous ayez eu.

Qu'ils ou qu'olles aieiat eu.

Que jeusse eu.

Que tu eusses eu.

Qu'il ou qu'elle e6t eu.

Que nous eussions eu.

Que vous eussiez eu.

Qu'ils OM qu'elles eussent eu.



VERBE ADXILI4IRI; AyOIR, —
auxiliaire AVOIR.

92, 81



82 GRAMMATRE FRANCAISE,

§ 93. — Verbe

1« TEMPS

TEMPS. Mode indicatif

Present

Je suis.

Tu es.

II ou elle est.

Nous sommes.
Vous t'tes.

lis ou elles sont.

Imparfait.

J'dtais.

Ta 6tais.

II ou elle 6tait.

Nous etions.

Vous dtiez.

lis ou elles eta lent.

Parfait

defini.

Je fus.

Tu fus.

II ou elle fut.

Nous fvimes.

Vous futes.

lis oil elles furent.

Futur.

Je serai.

Tu seras.

II ou elle sera.

Nous serous.

Vous serez.

lis ou elles seront.

Mode imperatif

Sois.

Soyons.
Soyez.

Mode subjonctif

Que je sois.

Que tu sois.

Qu'il ou qu'elle soit.

Que nous soyons.
Que vous soyez.
Qu'ils ou qu' elles soient.

Que je fusse.

Que tu fusses.

Qu'il ou qu'elle fAt.

Que nous fnssions.

Que vous fussiez.

Qu'ils ou qu'elles fussent.

2" TEMPS

TEMPS. Mode indicatif

Parfait

indefini.

J'ai ete.

Tu as 6t6.

II OM elle a et6.

Nous avons et6.

Vous avez ete.

lis ou elles ont 6t6.

Parfait

anterieur.

J'eus 6t6.

Tu eus 6te.

II ou elle eut ^t^.

Nous eftmes 6te.

Vous efttes ete.

lis ou elles eurent ^t6.

Plus-que-^

parlait.

J 'avals ete.

Tu avals et6.

II ou elle avait et(^.

Nous avions 6te.

Vous aviez et6.

lis ou elles avaient ^th.

Futur

anterieur.

J'aurai 6te,

Tu auras 6t6.

II ou elle aura ete.

Nous aurons et6.

Vous aurez et6.

lis ou elles auront ete.

Mode imperatif

Aie dte.

Ayons 6te.

Ayez 6t6.

Mode subjonctif

Que j'aie ete.

Que tu aies ^te.

Qu'il ou qu'elle ait 6t6.

Que nous ayons 6t6.

Que vous ayez 6t6.

Qu'ils ou qu'elles aient ete.

Que j'eusse ete.

Que tu eusses et6.

Qu'il ou qu'elle eftt 6te.

Que nous eussions 6te.

Que vous eussiez itc,

Qu'ils ou qu'elles eussent di^.



VERBE AUXILIAIBE StRE. —
auxiliaire ]6tre.

93. 83

SIMPLES.



84 GRAMMAIRE FRAN^AISE,

§ 94. — 1^® conjug^i^o^.

I
^^ss

1"

TEMPS. Mode indicatif

Present.

J* aim e.

Tu aim es.

Ill ou elle aim e.

I
Nous aim ens.

'Yous aim ez.

lis ou elles aim ent.

I'

J' aim ais.

Tu aim ais.

II ou elle aim ait.

Nous aim ions.

Vous aim iez.

\Ils ou elles aim aient.

Parfait

defini.

J'

,Tu
III ou elle

jKous
'Vous
Jls ou elles

aim ai.

aim as.

aim a.

aim ames.
aim ates.

aim erent.

Mode imperatif

Aim e.

Aim ons.

Aim ez.

Futur.

aim er ai.

aim er as.

aim er a.

aim er ons.

aim er ez.

lis ou elles aim er ont.

Mode subjonciif

Que j' aim e.

Que tu aim es.

Qu'il ou qu'elle aim g.

Que nous aim ions.

Que vous aim iez.

Qu'ils ou qu'elles aim e- 1.

Que j'

Que tu

Qu'il ou qu'elle

Que nous

Que vous

Qu'ils OM qu'elles aim assent.

aim asse.

aim asses,

aim at.

aim assions.

aim assiez.

2° TEMPS

TEMPS. Mode indicatif

Parfait

ind6fiai<

J'ai

,Ta as

III ou elle a

jNous avons
'Tous avez

vlls ou elles ont

aim6.

Parfait

anterieur.

f J'eus

iTu eus
ul ou elle eut

jXous eftmes
'Vous eCites

ills ou elles eurent

aime.

Plus-que-

parfait.

.'
i

'

J'avals

,Tu avais

III ou elle avait
iN'ous avions /

'Vous aviea \

Jls o?f elles avaient I

aime.

Fiilur

anlerieur.

J'anrai
,Tu a '.ras

)ll ou elle aura

I

Nous aurons (

'Vous aurez \

ills ou (lies aurontl

aim 6.

Mode imperatif I

Mode subjonctif

Aie
Ayens

Ayez

Iaim^.

Que j'aie

Que tu aies

Qu'il ou qu'elle ait

Que nous ayons
Que vous ayez
Qu'ilsOM qu'elles aient

>aime.

Que j'eusse

Que tu eussea

Qu'il ou qu'elle eftt

Que nous eussions

Que vous eussiez }

Qu'ils ou qu'olles eu%c-nt j

aime.

mijui-<,j..jujj-t



PREMIERE CONJUGAISON, — § 94,

OU conjugaison en ER.

85

SIMPLES.
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§ 95. — 2° conjugaison.

P TEMPS

TEMPS. Mode indicatif

Present.

Je
Tu
II ou elle

ISTous

Yous

fin is.

fin is.

fin it.

fin iss ons.

fin iss ez.

lis ou elles fin iss ent.

Imparfait.

Je
Tu
II ou elle

Nous
Vous

fin iss ais.

fin iss ais.

fin iss ait.

fin iss ions,

fin iss iez.

lis ou elles fin iss aient.

Parfait

defini .

Je
Tu
II ou elle

Nous
Vous

fin is.

fin is.

fin it.

fin imes.

fin ites.

lis ou elles fin irent.

Futur.

Je
Tu
II ou elle

Nous
Vous

fin ir ai.

fin ir as.

fin ir a.

fin ir ons.

fin ir ez.

lis ou elles fin ir ont.

Mode imperatif

Fin is.

Fin iss ons.

Fin iss ez.

Mode subjcnctif

Que je

Que tu

Qu'il ou qu'elle

Que nous

Que vous

fin iss e.

tin iss es.

fin iss e.

tin iss ions,

fin iss iez.

Qu'ils o// qu'elles fin iss cut.

Que je. fin iss e.

Que tu fin iss es.

Qu'il mi qu'elle fin it.

Que noiis fin iss ions.

Que vous fin iss iez.

Qu'ils ou qu'elles fin iss ent.

20 TEMPS

TEMPS.

Parfait

indefmi.

Mode indicatif

J'ai

Tu as

II ou elle a
Nous avons
Vous avez
lis ou elles ont

>fini.

Parfait |

ant^rieur.

J'eus

Tu ens
II ou elle eut
Nous eiimes

Vous elites

lis ou elles eurent

>fini.

Plus-que-

parfait.

J'avais

Tu avais
II ou elle avait
Nous avions
Vous aviez

I lis ou elles avaient,

>fini.

Futur

anlerieui

'•(

J'aurai

Tu auras .

II oil elle aura
Nous aurons
Vous aurez
lis on elles auront

.fini.

Mode imperatif I Mode subjonctif

Aie

^^y«^^
ffini.

Ayez

Que j'aie

Que tu aies

Qu'il ou qu'elle ait

Que nous ayons

Que vous ayez
Qu'ils ou qu'elles aient

fini.

Que j'eupse

Que tu eusses

Qu'il o^l qu'elle eftt

Que nous eussions

Que vous eussiez

Qu'ils ow quelles eussent

fini.



DEUXIEME C0NJUGAI80N.

OU conjugaison en IR.

§ 95. 87

SIMPLES.

Mode conditionnel



88 GRAMMAIRE FRAN9AISE.

§ 96. — 3« conjugalsoi)

l'^ TEMPS

TEMPS. Mode indicatif

Present.

Je
,Tu
III ou elle

INous
'Vous

re9 01s.

re? ois.

re9 oit.

rec ev ons.

rec ev ez.

^Ils ou elles re? oiv ent.

Je
Tu

Vous
lis ou elles

rec ev ais

rec ev ais.

rec GV ait.

rec ev ions,

rec ev iez.

rec ev aient,

Parfait

d^flni.

Je •

,Tu
)ll OMelle

I

Nous
'Vous

re? us.

re? us.

re? ut.

re? Ames,

re? tites.

Jls ou elles re? urent.

Futur.

Je
Tu
III ou elle

jisroiis
Vous
Jls ou elles rec evr ont.

rec evr ai.

rec evr as.

rec evr a.

rec evr ons.

rec evr ez.

Mode imperatif

Ee? ois.

Rec ev ons.

Rec ev ez.

Mode subjonctif

Que je

Que tu

Qu'il ou qu'elle

Que nous

Que vous

Qu'ils ou qu'elles

re? 01V e.

re? oiv es.

re? oiv e.

rec ev ioni

rec ev iez.

re? oiv en

Que je

Que tu

Qu'il ou qu'elle

Que nous

Que vous

Qu'ils ou qu'elles

re? usse.

re? usses.

re? tit.

re? ussions

re? ussiez.

rec usseni.

2« TEMPS

TEMPS. Mode indicatif

Parfait

indefini.

c>

J'ni

Tu as

II ou elle a
Nous avons
Vous avez
lis oe^ elles ont

>re?u.

Parfait

anlerieur.

J'eus

,Tu cus

jllou elle eut

jNous eumes
'Voiis efttes

,
lis ou elles eurent

re9u.

Plus-que-

parfait.

'

J'avttis

,Tu avais

III ou elle avait

JNous anions
rVous aviez

[ lis ou elles avaient

re?u.

Futur

anlerieur.

J'aiirai

/Tu auras

J II ou elle aura

jNous aureus
'Vous aurez
ills ou elles auront

re?u.

Mode imperatif

Aie

Ayons J^^^"'

Ayez

Mode subjonctif

Que j'aie

Que tu aies

Qu'il ait

Que nous ayons
Que vous ayez
Qu'ils ou qu'elles aient

^re?u

Que j'eusse

Que tu eusses

Qu'il ou qu'elle ett

Que nous eussions

Que vous eussiez ^

Qu'ils ou qi;'elles eussent j

re?u



I
TROISIEME CONJUaAISON. — § 96. 89

ou conjugaison en OIR.

SIMPLES. l\

•t Mode conditionnel

rec err sus.

rec err ais.

Q ou elle rec evr aifc.

ious

'ous

rec evr ions,

rec evr iez.

[Is ou elles rec evr aient.

Mode iufmitif

Eec ev oir.

Mode pariicipe

Rec ev ant.

COMPOSES.

Mode canditioanel

J'amais on j'eusse
Tu aurais ou tu eusses

11, elle auvait om il, elle eftt

Nous anrions ou nous eussions

'^'ous auriez oti vous eussiez

lis, elles auraieiit ou ils, elles eussent

re^u.

Mode infinitif

Avoir re9U.

Mode participe

Ayant re^u.

i



90 GRAMMAIHE FRAN5AISE.

§ 97. — 4^ conjugaison.

10 TEMPS

TEMPS. Mode iQdicatif.

Present.

Je rend s.

,Tu rend s.

)ll ou elle rend.

jNons rend ons.

'Vous rend ez.

,Ils ou elles rend ent.

Jmparfait.

Je.

Tu
)ll ou elle

iNous
'Vous

rend ais.

rend ais.

rend ait.

rend ions,

rend iez.

ills ou elles rend aient.

Parfait

deOni.

/Je
iTu
'11 ou elle

JNous
f Yous
\Ils ou elles rend irent.

rend is.

rend is.

rend it.

rend imes.

rend ites.

Fulur.

Je rend r ai.

,Tu rend r as.

)ll ou elle rend r a.

INous rend r ons.

'Vous rend r ez.

,Ils ou elles rend r ont.

Mode imperatif

Rend s.

Rend ons.

Rend ez.

Mode SubjODCtif

Que je

Que tu

Qu'il ou qu'elle

Que nous

Que vous

rend e.

rend es.

rend e.

rend ions,

rend iez.

Qu'ils ou qu'elles rend ent.

Que je

Que tu

Qu'il ou qu'elle

Que nous

Que vous

rend isse.

rend isses.

rend it.

rend issions

rend issiez.

Qu'ils ou qu'elles rend issent.

2» TEMPS

TEMPS.

Parfoit

indefini.

Mode indicatif

111

J'ai

Tu as

ou elle a
Nous avons
Vous avez
lis ou elles ont

>rendu.

Parfait

anterieur.

J'eus

iTu eus

)ll ou elle eut
iNous edmes
'Vous eQtes
ills ou elles eurent

Mode imperatif

rendu.

J 'avals

Pj, |Tii avals

INous aviona »

'Vous aviez \

^lls ou elles avaient
)

parfait.

rendu.

Futur

anterieur.

J'aurai

,Ta auras
III ou elle aura

I

Nous aurons
Vous aurez

Jls oji elles auvont

Mode subjonctit

Que j'aie

Que tu aies

Qu'il ou qu'elle ait

Que nous ayons
Que vous ayez \

Qu'ils ou qu'elles aient
j

rendu.

endu.

Aie

Ayons
Ayez

rendu.

Que j'eusse

Que tu eusses

Qu'il ou qu'elle eftt

Que nous eussions

Que vous eussiez

Qu'ils, qu'elles eussent

> rendu.



, QUATRIEME CONJUGAISON. — § 97.

OU conjugaison en RE.

91

SIMPLES.



92 GRAMMAIRE FRAN9AISE.

PASSIF DES QUATRE CONJUGAISONS.

§ 98. Le passif de tons les verbes est forme de la mSme
maniere, c'est-i-dire par une circonlocution : ils joignent

leur participe pass^ aux divers temps et modes du yerbe

i

Modele de la

10 TEMPS



VERBES REFLECHIS. § 99. 93

etre, efc ce parlicipe s'accorde en genre et en nombre avec

le sujet du verbe (elle est aime'e, ils sont aimis).

[* GRA.MMATRE COMPARATIVE.— Des exemplcs de cette maniere

analytiqae d'exprinier le paseif se trouvent deji en grec et en

latia pour certains temps ou mod«B; Jfae. ; Tca^iXyjiJL^vo? w, ciYjtj

amatiis siim^ essem^ etc.]

1 conjugaison passive.



94 GRAMMAIEE FRAN9AISE,

Modele de verbe reilechi :

10 TEMPS

TEMPS Mode indicatif

Je me
Tu te .

)ll ou elle se

I

Nous nous
Vous vous
Jls ou elles se

repen s.

repen s.

repent,

repent ons.

repent ex.

repent ent.

S

Je me
,Tu te

)I1 ou elle se

jNous nous
'Vous vous
Jls ou ellcs se

repent als.

repent ais.

repent ait.

rei^ent ions,

repent iez.

repent aient.

.«

Oh -5

'Je me
Tu te

I
II ou elle so

kNous nous
Vous vous
lis ou elles se

repent is.

repent is.

repent it.

repent imcs.

repent ites.

repent irent.

3

'Je me
,Tu te

)ll ou elle se

jXous nous
'Vous vous
ills ou elles se

repent ir ai.

repent ir as.

repent ir a.

repent ir ons.

repent ir ez.

repent ir ont.

imperatif

Eepens-toi.

Repentons.
nous.

Repentez-
vous.

Mode subjonctif

Que je me
Que tu te

Qu"ii ou qu'clle se

Que nous nous

Que vous vous
Qu'ils ou qu'elles se

repent e,

repent es.

lepent e.

repent ions,

repent iez.

repent ent.

Quo je me
Que tu te

Qu'il ou qu'elle se

Que nous nous

Que vous vous

Qu'ils ou qu'elles se

repent isse.

repent isses.

repent it.

repent issions.

repent issiez.

repent issent.

20 TEMPS

TEMPS Mode indicatif

I—I c

/Je niG suis ) repenti
Tu t'es > ou
III ou elle s'est jrepentie.

I

Nous nous sommes ) repentis
Vous vous etes

|
ou

lis ou elles se sont jrepenties.

'J2 .2i

ra

0.

(Je me fus •

Tu te fus

III ou elle se fut
INous nous fftmes

Voug vous ffttes

Jls ow elles se furentlrepenties

) repenti

I
ou

) repentie.
J repentis

ou

I

<v

3 CO

'

Je m'etais

,Tu t'etais

)ll ou elle s'6tait

jNous nous etions

'Vous vous etiez

Jls OM elles s'6taient1repenties,

) repenti
> ou

) repentie.
1 rejpentis

ou

'Je me serai

.Tu te seras

)l\ ou elle se sera

jNous nous serons

'Vous vous screz > ou

Jls OM elles se seront irepentiea.

!

repenti
ou

repentie.
) repentis

imperatif Mode subionctif

Que je me sois

Que tu te sois

Qu'il ou qu'elle se soit

Que nous nous soyons
Que vous vous soyez \ ou

Qu'ils ou qu'elles se soient jrepenties.

i

repenti
'

ou

^repentie.
) repentis

Que je me fusse

Que tu te fusses

Qu'il ou qu'clle se ftat

Que nous nous fussions

Que vous vous fussiez

repenti.
ou

I repentieJ
) repentii

f ou
Qu'ils ou qu'elles se fussent jrepentie*.



VERBES RiiFLKCHIS. — S 99. 95

Le verbe SE REPENTIR.
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Eemarqub I. — Les rerbes 7'eflechis sont quelquefois

appeles verles pronominaux, parce qu'ils se conjuguent
ordinairement avec deux pronoms, dont Tun est sujet et

I'autre complement, Ex. : je me repens.

Cependant, a rinfinitif, an participe present et a riin-

peratif, un seul pronom est exprime (le pronom comple-

ment), Ex. : se repmtir, se repentant, repens-fm,

De plus, ils peuvent se conjuguer avec un seul pronom
(le pronom complement), quand le siijet est exprime par
un substantif. Ex. : Pierre se repent,

Remarque II.— Laplnpart des verbes acttfs et quelques
verbes neutres peuvent devenir reflecMs (§ 77). Ex, : II

repose sa tete {actif) ; il se repose {rejlecM), II plait (neutre) ;

il se plait ^... [reflechi), Ce sont des verbes accidmtellement

reflechis,

Mais il y a des verbes qui sont essentiellement reflechis,

c'est-a-dire qui n'existent que comme verbis reflechis. Ex,:

s'abstenir, s'enfuir,

s'arroger, s'enquerir,

s'ecrier, se recrier,

se dedire, se refugier,
se lamenter, se repentir,

s'emparer, s'^vader,
s'en aller, etc.

[* HiSTOiRE.
—Dans I'ancienne langue (comme on le fait eneoro

aujourd'hui parmi les gens ignorants et les enfants), on conjii-

guait quelquefois les verbes reflechis avec I'auxiliaire avoir, Ex. :

Mais Conan s'a bien defendu (Roman de Brut).
Trois fois Ic list, lors s'a pasme (Floire et Bkmche flor).

Mais de bonne heure la conjugaison avec I'auxiliaire etre

devint preponderante et s'imposa comme une regie.]



VERBES NEUTRES. — § 100.
"

07

Eemarque III. — Si les verbes reflecliis prennent
Tauxiliaire elre^ au lieu de I'auxiliaire avoir, aux temps
composes, c'est qu'ils sont en quelque sorte a la fois

yerbes passifs et verbes acfcifs : lenr sujet fait et subit

Taction, — Vojez § 106.

VERBES NEUTRES.

§ 100. Les verbes neutres se conjuguent comme les verbes

actifs, et se rangent, d'apres leur infinitif, dans Tune des

quatre conjugaisons. II faut cependant remarquer que
quatorze d'eutre eux prennent Tauxiliaire etre, au lieu de

Tauxiliaire avoir, aux temps composes. Oe sont les verbes :

aller,
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Modeie de verbe neutre :

TEMPS Mode indicatif

Parfait

indefini.

Je suis } tonibe

Tu es )ou tombee.
II est tombe
OM elle est tombee.
Nous sommes ) tombes
Vous etes )ou, tombees
lis sont tombes
ou elles sont tombees.

Parfait

anl6rieur.

'Je fas ) tombe
Tu fas \ou tombee.

ill fut tombe
ou elle fut tombee.

JNous fumes ) tombes
Iyous ffttes \ou tombees.
lis furent tombes
ou elles furent tombees.

'J'etais ) tombe
Tu 6tais \ou tombee.

„, » II etait tombe
t lus-que-1 ou elle 6tait tombee.

par fait j^o^s
etions i tombes

'
'

fVousetiez |o« tombees.
lis etaient tombes
ou elles 6taient tombees.

Mode imperatif

tombe
Sois [ ou

tombee.

Soyonsi tombes

I
ou

Soyez jtombces.

Mode subjonctif

Que je sois ) tombe
Qne tu sols )ou tombee.

Qu'll soit tombe
ou qu'elle soit tombee.

Qae nous soyons^ tombes
Que vous soyez \ou tombees.

Qu'ils soiont toml)es
ou qu'elles soient tombees.

Fulur

anterieur.

'

Je serai ) tombe
Tu scras )ou tombee.
11 sera tomb6
ou elle sera tombee.

\Nous serons ) tombes
^ Vous serez )ou tombees.
lis seront tombes
ou elles seront tombees.

Que je fusse i tomb6
Que tu fusses \ou tombee.
Qu'il fut tombe

ou qu'elle fut tombee.
Quenous fussions^

tombes
Que vous fussiez ^om tombees.
Qu'ils fussent tombes

ou qu'elles fussent tombees.

VERBES IMPERSONNELS.

§ ICI. Les ve7'bes dits impersonneU, qu'il serait plus
juste d'appeler umpersonnels, ne s'emploient qu'^ la

3® personne du sin^ulier, efc avec le prouom neutre il;
ces verbes se conjuguent, du reste, comme les autres.

Certains verbes neutres deviennent accidentellement im-

personneh, Ex. : il convienf, il arrive, il residte.

Des verbes actifs m^me, comme faire et avoir, pen rent
devenir impersonnels. Ex. : il fait beau ; il y a des miages.

[Oriqines latines. — On disait de meme en latin ; Bene
habety eel a va bien.]



VERBES IMPERSONNELS. — § 102.

Le verbe TOMBER (temps composes).

99
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Modules de verbe impersonnel

TEMPS



VERBES CONJUaUES AVEC Nl^GATIOTT. ^'?i 103. lOl

aux temps composes (GRfilLFH, ADVEXIB.)., ^

Mode coDdltionnel
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^

.; ;ic:™ARQiJEg stjr' xes verbes conjugues
'

'

'"***^-'' *''^- *Av£e UNE NEGATION.

Eemarque I. — Quand uu verbe est conjugue avecune

negation, la premiere partie de la negation (ne) se met
avant le verbe dans les temps simples, ou avant Tauxiliaire

dans les temps composes ; la seconde partie (pas, point,

jamais, etc.) se met apres le verbe ou I'auxiliaire. Fx. :

Je nemens pas; je ne mens jamais ;

Ne mentez pas ;
ne mentez jamais ;

Je n'ai pas menti; je n'ai jamais menti.

Remarque II.— II y a exception pour Tinitnitif present.
A ce mode, les deux parties de la negation se mettent avant

le verbe. Ux, : ne pas mentir.

verbes conju«ues sous la forme interrogative.

§ 104. Dans les verbes conjugaes sous la forme inter-

rogative, le pronom ne se met pas avant le verbe, mais il

se place : V apres le verbe, dans les temps simples ; Fx, :

entendez-vous? 2° entre I'auxiliaire et le participe, dans

les temps composes. Bx, : avez-vous entendu?

Remarque I.— II y a toujours un trait d'union entre le

verbe ou I'auxiliaire et le pronom sujet, rejete apres ce verbe.

Remarque II. — Si le verbe conjugue sous la fojme

interrogative se termine par un e muet a la premiere

personne du singulier {indicatifpresent) ,
on remplace cet

e muet par un e ferme. Ex, : aime-je ?

II en est de meme a la V^ personne du parfait indefini

du conditionnel : eusse-je aime.

Remarque III. — Si ce verbe se termine a la troisieme

personne du singulier ( indkatifdu present, dn parfait defini
et da futur) par les voyelles e ou a, on met un t entre le



VERBES AVEC INTERROGATION. — § 105. 103

verbe et le pronom, avec deux traits d'union. Ex,: pense-
t-il? pensa-t-elle? pensera-t-il?

|HiSTOiRE ET ORIGINES LATINES.— Ce ^parait aujourd'hui un t

euphoniqiie, et I'est en effet devenu.Mais primitivement il faisait

partie dii verbe ; c'etait un reste de I'ancienne desinence latine :

il aimet {am?,t), il aimat (amavit).
—

Voy. § 115. Kem. TIL]

JIemarque IV. — Quandle verbe conjugue interrogati-
vement est un monosyllabe d'un son sourd, ou se termine

par une syllabe gourde (ou, 07i, en, etc.), il est d'usage de

prendre une autre tournure pour eviter un son desagreable.
Ainsi Tonne dit pas : que rends-je? ou coiirs-je? que

reponds'je? mais : qiiest-ce que je rends? oil est-ce que je
cours? qu'est-ce que je reponds?
Mais on dit tr6s-bien : ai-jCj suis-je, fais-jey pin's-je,

sais-je, vois-je?

Remarque V.— Les verbes peuvent se conjuguei' inter-

rogativement atous les temps, mais seulement a deux mo-

des, Xindicatif et le condiUonnel,

Eemarque VI. — Dans les verbes reflechis conjugues
interrogaticement, le pronom sujet se met apr^s le verbe,
comme dans les autres verbes interrogatifs, mais le pronom
complement reste place avant. Ex. : se re^ent-il .^

Eemarque VII. — Tcmtes les regies de la conjugaison

interrogative s'appliquent a certaines formes exclama-

tives, par exemple : picisse-^e vous revoir!puisse-t-ih^eussir!

§ 105. Dansles verbes conjugues^ la fois sous la forme

interrogative et sous la forme mgative^ le pronom se met
avant la seconde partie de la negation. Ex. : ne plai-

sa7iteZ'V0us pas? N^avez-vons pas plaisanti?
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Module de verbe conjugue

1° Sous la forme interrogative.

1" TEMPS SIMPLES.



RBMARQUES GENERALES SUR LES VEJIBES. — § 106. 105

3e SECTION.

Remarques generales sur les verbes.

DE LA CLASSIFICATION DES VERBES.

§ 106. *Par respect pour Tusage, on a maintenu dans

cette Grammaire les vieilles denominations de verbes

acHfs et neu&es, mais en avertissant qn'on appelle anssi

les premiers transitifs, les seconds intransitifs (§ 79). Ces

dernieres denominations sont incomparablement plus justes

que les precedentes.
En effet Temploi du mot actif, qui indique k la fois

la forme de la conjugaison et Tidee exprimee par le radi-

cal du verbe, produit une confusion des plus facheuses;

car les yerbes neutres suivent la conjugaison active,

D'un autre cote le mot neuire [neutrum), qui signifie

niVun m' Tautre, est denue de sens on du moins inexact,

s'il veut dire ni actif, ni passif; car il y a encore a distin-

giier les verbes reflechiSy les verles imperso7inels, les verbes

auxiliaires.

Pour classer les verbes d'une maniere tout k fait rigou-

reuse, peut-etre conviendrait-il de distinguer :

1° Les verbes a conjugaison active, e'est-^-dire ceux qui,
dans leurs temps simples, s'expriment en un seul mot, et

qui,dansleurs temps composes, joignentleurparticipe passe
aux temps de Tauxiliaire avoir (ce aontles verbes iransitifs

et un certain nombre de verbes intransitifs) ;

2** Les verbes a conjugaison passive, ceux qui, dans tons

leurs temps, empruntent les formes de Tauxiliaire etre,

anxquels ils joigaent leur participe pass6 (ce gont les

verbes ^r^(ss^/s);

8° Les verbes a conjugaison mixte, c''est-a-dire ceux

qui suivent, pour leurs temps simples, la conjugaison active,
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nt, pour leurs temps composes, la conjugaison passive (ce

sonb plusieurs z;er&es intransitifs ettous It^verbes Hflechis)*

FORMATION DES TEMPS ET DES MODES.

§ 106 his. Nous avons distingue (§ 85) quatre tcnqis

simples et quatre temps composes.
On forme les temps simples en ajoutant au radical du

verbe cerfcaines terminaisons.

1^ Temps simples,

§ 107. Modes du present,
— Uinfinitif present est le

mode ou le radical est le mieux'conserve : on le forme en

ajoutant au radical les terminaisons er, ir^ oir, re^ qui
sont les signes des quatre conjugaisons. Ex. : aim-er,

fin-ir, recev-oir, rend-re.

\kindicaiif present se forme en ajoutant au radical:

e pour la V^ conjugaison. Ex. : j'aim-e.
is — 2® —

je fin -is.

ois — 3® —
(avec alteration du radical

du verbey qui perd les

lettres ev) je re9-ois.

s — 4® —
je rends.

Les formes de Yimperatif sont en general semblables

k celles de Yindicatifpresent : seulement ce mode ne prend
pas de pronom, et, dans la premiere conjugaison, il n'a pas
d's k la deuxieme personne du singulier.

On forme \q participe present en ajoutant au radical la

syllabe ant. Ex. : aim-ant, recev-ant, rend-ant. De plup,
dans les verbes reguliers de la 2® conjugaison, le parti-

cipe present ajoute la syllabe iss entre le radical et la

terminaison. Ex. : fin-iss-ant.

On forme le subjonctif present en ajoutant au radical

la voyelle e. Ex. : que j'aim-e, que je rend-e.
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De plus, dansles verbes reguliers de la 2® conjugaison,
on ajoLite la syllabe iss entre le radical et la terminaison,

Ex. : qu'il fiii-iss-e.

Le subjonctif de la 3® conjugaison se forme irreguliere-
mr^nt (qtieje regoive),

Le conditionnel present se forme de Yinflmtif, auquel on

ajoute ais, etc. Ex. : j'aimer-ais. G'est pour cela que
dans tous les Tableaux des verbes, ce mode a ete rapproche
de Vinfinitif.

Dans la quatrieme conjugaison, Ye final s'elide. Ex, : je

rendr-ais. Dans la troisieme, la diphthongue oi disparait.

Ex,: ]e recevr-ais.

[Origin ES latines et Histoire. — Les differents modes du

present; a rexception dn conditionnel^ sont formes des modes

correspondants du latin, par diverses alterations. Ex.:
*

Indicatif. Amo, faime, Infinit. Amare, aimer,

Imperatif. Ama, aime, Partic. Amantem, aimant,

Sl'BJONCtif. Amem, que faime,

Reddam, que je rende,

Le conditionnel est, en realite, im mnle compose :i\ est forme

(le I'infinitiE du verbe et d'une alterati( udeTimparfait du verbe

avoir
J
comme la futur (Voy. plus bas § 1 1 0) est forme du pre-

sent de ce verbe. Ex. : Taimer-ai, faimer-ais, Seulement, dans

le conditionnel, le verba avoir a completement perdu son sens

et n'est plus qu'une simple caracteristique du mode.]

Eemarque I. — La syllabe iss s'ajoute aux trois per-

sonnes du pluriel de I'indicatif present, dans la deuxieme

conjugaison, comme au participe present et a Vimparfait

(Voy. § 108) : nous fin-iss-ons, vous fin-iss-ez, ils

fin-iss-ent.

[Origines latines.— Cette syllabe iss sera expliquee dans les

Uemarques particulieres sur la 2^ conjugaison
^'^

^.^'6)-]
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*
Remarque II.— L'imperatif est deriY(^, non de I'indi-

catif, mais du subjonctif dans les verbes etre, avoir ^
savoir ;

sois^ so7/ons, soyez; aiCy ayoris, ayez ; sache, saclions^ sachez.

II en est distinct dans le verbe vouJoir ; car on dit k

riinperatif : veuille, veuillons, veiiillez; et au subjonctif :

(que) tu yeuilles, (que) nous voiih'ons, (que) tous vouh'ez.

, § 108. li'imparfait se forme, ci Findieatif, de la meme
maniere que le participe present, avec cette seule diffe-

rence qu'on met la syllabe ais au lieu de la syllabe ant.

Ex, : j'aim-ais, je recev-ais, je rend-ais, je finiss-ais.

[Origines latin es et Histoire. — L imparfait de Tindicatif

fraii9ai8 vient de Timparfait latin, par le changement de a6am,
eham en aia. Ex. : amabam^ faimais ; Ugeham^ je lisais.

*
Mais, avant de s'arreter a la forme actiielle {ais)j cette termi-

naison a passe par les suivantes : 1« eve; 2° oie, et plus tard oiSf

quand, vers le xiv* siecle^ s'est introduit Tueage de Vs aiix pre-
mieres personnes.
On se rappelle ce qui a ete dit (§ 13) du son oiie^ one, de la

diphthongue oi. Eacine pouvait faire rimer exploit avec lisoit :

Tenez, voil^ le cas qu'on fait de voire exploit,— Quoi ! c'etait un exploit que ma fille lisoit,

{Les Plaideurs.)

Des le XVII* siecle, le grammairien de Lesclache (1668) pro-
posa de conformer Torthographe a la prononciation, et d'ecrire

a I'imparfait ais au lieu de ois. Cette tentative fut renouvelee
en 1676 par Berain, avocat au Parlement. Mais I'autorit^ de ces

obscurs grammairiens ne pouvait prevaloir contre rusage;c^est
Voltaire qui fit adopter cette reforme orthographique.)

§ 109. On forme le parfait defini en ajoutant au radical:

ai pour la V^ conjugaison. Ex, : j'aim-ai.

r la 2° —
je fin-is.

^*
jet

la 4* —
{sauf diverses excep-

^
iions) je rend-is.

us — la 3^ -^
{avec alferation du ra-

dical du verhe)

\^ reg-iis.
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Remarque, — Quelques verbes de la 4® conjugaison se

terminent en us au parfait defini. Ux. : lire, j'e liis ; re-

soudre, je resolm,

[Origines latines. — Le parfait defini fran9ais qui, primitive-

ment, n'avait jamais d's a la premiere personne du singulier,
vient du parfait defini latin ; cantavi, je chantai; finii, je finis

(primitivement je fini); cantasti, tu chantas; cantastis, vons

chantdtes; cantarunt. Us chantevent.]

C'est du parfait defini que se forme Yimparfait du sul-

jonctiff et cela par le changement de

ai en asse pour la V^ conjugaison. Ex, : que j'aim-asse;
oe X. ^ A^ (q^^ 3*6 fin-isse:

ismzsse - 2«etla4«- -
jj^ejerend-issei

m^viusse — ^* — —
quejereg-usse.

[Origines latines. — La terminaison usse appartient au fran-

^ais. Elle a ete formee, par analogie, des terminaisons asse, isse^

lesquelles viennent des terminaisons du plus-que-parfait latin

dsseniy issem, Ex. : amc^ssem, que j'aimasse; reddidissem, que

je rendisse.]

§ 110, Le futur se forme de Vinfimtifpresent, eiuquel on

ajoute ai : la formation du futur est la meme que eelle du

conditionnel, a part la lettre s que n'a pas le futur. Ex, ,

j'aimer-ai, je finir-ai, je recevr-ai, je rendr-ai.

[HiSTOiRE.
— Le futur est, en realite, un temps compnsc ; il

est forme de Tinfinitif du verbe et de I'indicatif present do

Tauxiliaire avoir^ dont les deux premieres lettres {av) disparais-
sent aux deux premieres personnes du pluriel, pour la rapidite
de la prononciation. Ex. ; J'aiiner-ai, tu aimer-as^ ilaiwc^'-a,
nous aimer-onSj vous aimer-ez, Us aimer-ont. On trouve deja en

latin des tournures comme celle-ci ; habeo ad te scrihere,j\n a
vous ecrire, et, par suite : je vous ccrii^-ai.]

Grammaire comparative. — II est a remarquer quo lo

futur est marque aussi par un auxiliaire en allemand (werdm)
et en anglais [shall et xvUl). De mt^.me il se rend en grec mo-
derne par OiXo) et I'infinitif : en grec ancien, on le rendait sou-

vent aussi par y.= AAa) et Tinfinitif.
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2° Temps composes.

§ 111. On forme les temjps composes en ajoutanfc

Tauxiliaire etre ou I'auxiliaire avoir bxlparticipe passe. On
forme le participe passS lui-meme en ajoutant au radical :

e pour la 1^*^ conjugaison. Ex, : aim-e.
— fin-i.

—
(avec alterationdu radica I

du verle) reg-u.—
( sauf diverses except

tions) rend-u.

— 2'

— 3^

w — 4*

Exemple de temps

TEMPS.

Parfait

indefmi.

Parfait

Plus-que-

parfait.

Futur

Mode indicatif

J'ai eu fini.

(D6s que fai eu fini,

je suis parti.)

J'eus eu fini.

antericur. )
^^^^ q^\efeus eufini,

je jmrtis.)

J'avais eu fini.

(Si favais eu fini,

jejserais parti.J

J'aurai eu fini.

anl^rieur.) (Quand/crMmi eufini,

je serai parti.)

Mode imperatif

1 •JTT "•; sees ' !

Mode subjonctif

Que j'aie eu fini.

(Avant que faie eufini, tout
le monde sera parti.)

Que j'eusse eu fini.

(Avant quefeusse eufini, tont
le monde 6tait parti.)



TEMPS SURCOMPOSES. § 112L ill

Les autres terminaisons du participe passe de la 4® con-

jugaison sont :

is Ex. : mis (de mett-re) ;

6 — clos {de do-re) ;

t — fait {de fai-re) ; construit {de cmstnci-re).

8^ Temps siircomposes :

§ 112. Les temps composes eux-memes peuvenfc, en mul-

tipliant les auxiliaires
, former des temps stircomiJOses, qui

rendent des nuances diverses du pass6, mais sont en gene-
ral pen usit^s.

surcompos6s, (Verbe Finir.)

Mode conditionnel

J'aurals eu fini.

(Taiirais eufini, si Ton ne m'eiit retarde.)

Mode infinitif

Avoir eu fini.

(Apr^s avoir eu

fini , je suis

parti.)

Mode participe

Ayant eu fini.

(Ayant eu fini,

je suis parti.)
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Terminaisons et desinences,

§ 113. Oa appelle terminaisoiis les lefctres ou les syllabes

qui s'ajoutent au radical pour former les temps et les

modes (Voy. § 106).

Tous les modes out des terminaisons. Ex, :

iindicatif:

j'aim-e.

imperatif: aim-e.

subjonctif : (que) j'aim-e.

conditionnel : j'aim-erai-s.

Modes impersonnels \

^"^^'^^^
^™-«^^

( participe : aim-ant.

§ 114. On appelle plus specialemenfc desimnces les for-

minaisons des modes personnels^ qui indiquent les per-
sormes. Ainsi :

s indique generalement la 2^ personue du singulier;
Ex, : tu aime-s,

tu rend-s ;

ons et mes la l'^^ du pluriel ;

Ex, : nous aim-ons,
nous aima-mes ;

ez et tes la 2*" du pluriel ;

Ex, : vous aim-ez,
vous aima-tes ;

ent, ont, rent la 3 du pluriel ;

Ex, : lis aim-ent,
lis aim-er-ont,
ils aim-6-rent.
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lo SINGULIEK.

I'c personne : pas de desinence a I'indicatif du present et du parfait defini

dans la 1'® conjugaison ifaime,faimai). Dememe \yai;
id, au present de I'indicatif de quelques verbes irreguliers
en ir (je cueille, je tressaille, etc.) ;

id. au futur de toutes les conjugaisons [faui^ai^faimerai, etc.) ;

id. au present et a I'imparfait du subjonctif [que faime, que
faimasse, que je resolve) ;— S a riudicatif du present et du parfait defini dans les 2«, 3®

et 4° conjugaisons ijefinis; je regois, je regus; je rends, je

rendis) ; x pour s A^nsjeveux, etc.

id. a I'imparfait [j'avais, j'aimais) ;

id. au conditionnel ij'aurais, j'aimerais).

2* personne : s a tous les temps et a tous les modes, excepte a I'imper. des

verbes de la V^ coiijug., et de (ruelqnes autres verbes :

aime, aie, va, sacfie, cueille, tressaille, etc.

3*^ personne : pas de desinence k I'indicatif present dans la l'"^ conjugaison

[il ainie] et dans le verbe avoir [H a) ;

id. h I'indicatif present dans les verbes de la 4« conjugaison
dontle radical est termine par un d {il rend, il nw?'d);

id. au parfait defini de la l'"^ conjugaison (il aim^) ;

id. au subjonctif present [quHl aime, quHl finisse, qu'il re-

goive, qu'il rende) ;

id. au futur {il aimera, ilfinira, il recevra, il rendra).— t a I'indicatif present dans la 2« et la 3® conjugaison, et

dans leg verbes de la 4^ dont le radical ne se termine pas
par un d [il finit, il regoit, il rompt) ;

id. au parfait d6fini des 2®, 3« et 4® conjugaisons (il finit, il

regut, il rendit) ;
ot des verbes ^ti'e et avoir (il fut, il eut) ;

id, au subjonctif present des verbes &tre et avoir {qu'il soit,

quHl ait),

id, k I'indicatif et au subjonctif de I'imparfait {il avait, il

aimait, qu'il aimdt) ;

id, au conditionnel [il aurait, il aimerait).

2o PLURIEL.

I'e personne : ons, i I'indicatif present et k I'imp^ratif [aimons, nous aimons);
id. au futur inous aurons).— ions, k I'imparfait de I'indicatif (nous avians, nous aimions) ;

id. au conditionnel [nous aurions, nous aimerions) ;

id. au subjonctif dil present et de I'imparfait [que nous ai-

mions, qu£ nous aimassions) ;— xnes, au parf. d6fini [nous fUmes, nous eilmes, nou4 aimdmes, nous

regilmes, etc.) et au present du verbe e^re .* nous sommes.

2<5 personne : ez, aux temps et modes oil la l'^ personne se termine en ons.

—
iez, aux temps et modes oh la 1'*' personne se termine en ions.— tes, au parfait defini, quand la 1'^ personne se termine en mes ;

et au present du verbe ^tre : vous ttes.

3^ personne : ent, au present de I'indic. et du subj. [ils aiment, quHls rendent),

excepts dans quelques Terbes : ils sont, ils ont, ils vont,

its font ;— id, k I'imparfait et au conditionnel (its avaient, ils aimaientf
ils auraient),

•—« ont, au futur de tons les verbes (iU seront, ils auront, its at-

meront, etc.).

•-* remt, au parfait defini [its eurent, its furent, ils aimerent, et^.).
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Remarque I. — Pi^emferepersonhe dusinguUer,

[HiSTOiRE.
— Dans Torthographe actuelle, il y a une s a la

premiere personne du singulier des temps simples de I'indica-

tif et du conditionnel de toutes les conjugaisons, sauf au futiir :

il n'y ad'exception que pour Tindicatif present de la premiere
conjugaison (nous ne parlons ici que des verbes reguliers).
Dans la vieille langue fran9aise, il n'y avait jamais d's a la

premiere personne; on ecrivait, Je recoij je rend. L's s'est in-

troduite sans doute par analogie avec la deuxieme personne.
C'est dans la premiere partie du xvii® siecle que s'est etabli

I'usage de mettre une s a la premiere personne du singulier:
Dans son Dictionnaire (1603), Nicod ecrivaitje fai. En 1647, Vau-

gelas, dans sa Freface^ dit : « Je fais et tii fais se ressemblent »

(pour Tecriture). Malherbe ecrit tantot avec unes, tantot sans s.

L'usage dene pas mettre d'5 a la premiere personne s'est

longtemps conserve en poesie, non par licence, mais par sou-

venir de I'ancienne langue. Ex, :

Elvire, oti sommes-nous ? Et qu'est-ce que je voi?

Rodrigue en ma maison I Rodrigue devant moi I

(CORNKILLE, le Cld,)

Grace an ciel, j'efiirevoi. . .

Dieux 1 quels ruisseaux de sang coulent autour de moi !

(kacine, Andromaque.^
»

Ce discours te surprend, docteur, je Vapercoi.
L'homme de la nature est le chef et le roi.

(BOILEAU, Satire VIII.)

La mort a respecte les jours que je te doi,

Pour me donner le temps de m'acquitter Vers toi.

(VOLTAIRE, Ueiiriade.)

Origines LATiNES. — Si Ic vieux fran^ais ne mettait pas d's

a la premiere personne du singulier, c'est qu'il n'y en avait pas
en latin : De credo venait je croi^ de prendo (pour preheiido) je

prend. De cantabam venait je chantoie. Si, au contraire, il y a

une s a la deuxieme personne, c'est qu'il y en a une en latin:

credis, tu crois; prendis, tu prends. ]

Remarque II. — Deuxieme personne du singuhh*.
On a vu qu'il y a une 5 a la deuxieme personne da sin-

gulier, pour tons les temps et pour tons les modes, excepte
k rimperatifde la premiere conjugaison. Mais cette s repa-
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rait, rneine a ce mode, pour cause d'euphonie, quand le verbe

esfc suivi des mots en et y. Ex.^ : Tu as entendii U commen-

cement de cette histoire: ^/^coiites-en la fin. Vas-y toi-meme.

Void des fleiirs ; cueilles-en,

[* Origines latines et Histoire. — II n'y a pas d's a la

deuxieme personne de Timperatif fran9ais, a la premiere con-

jugaison, parce qu'il n'y en a pas en latin : amcij aime; il nc

devraitpas y en avoir non plus aux autres (lege, Us, etc.). Mois^

par analogie avec les autres secondes personnes, I'emploi s'cn

est generalise. On trouve, dans rancienne langue, de nombreux

exemples d'imperatifs de verbes en er ou du verbe savoir avec

une s dans les textes du xiP au xiv^ siecle
;
Ex. :

Sachet se Hector vait an tornoi. (Beaoist de sainte-moee.)
Fortes honneur aux renommees. (Christine de pisan.)

Des le XVI® siecle, c'etait un usage completement abandonne,
et reduit aux verbes qui precedent en et y. Cependant on trouve

une s en dehors de cette circonstance dans ces vers de Voltaire -:

Retranches, 6 mon Dieu, des jours de ce grand roi,

Ces jours infortunt^s qui I'eloignent de toi.

Aa contraire, Racine n'en a pas mis a la deuxieme personne
du fingulier de I'imperatif du verbe venir :

Fais donner le signal, cours, ordonne et revieii

Me d^livrer bientot d'un facheux entretien. (Phedre.)]

Remaeque III. — Troisieme personne du singidier,

[

* Histoire. — A la troisieme personne du singulier, il y a un

t au present de I'indicatif dans toutes les conjugal sons, excepte
dans la premiere. Dans la vieille langue fran9aise, il y en avait

partout, memo au present de I'indicatif de cette conjugaison,
et meme au futur de toutes les conjugaisons. C'est primiti-
vement pour cette cause, et plus tard par raison d'euphouie,

qu'un t a ete mis a la troisieme personne des verbes conjugues
interrogativement, devant les pronoms commen9ant par une

voyelle ;
mais aujourd'hui ce ^est separe du verbe et du pronom

par un trait d'union (Voy. § 104, Rem. Ill, Origines latines).
Le i a disparu apres les radicaux termines par un d, parce

qu'il devenait inutile et difficile a prononcer (il rend, il mordy
au lieu de il rendt, il mcyrdi),
A la troisieme personne du singulier de I'imparfait du sub-

COURfci SUPEmEUli, ^t)
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jonctif ,
il y a un accent circonflexe sur la terminaison, par suite

d'une contraction. Ainsi :

Qu'il fid s'ecrivait autrefois qii'il f$si;— eiit — — ehst ;— aimdt — — aimast ;—
finit

— —
flnistj etc.

Les formes en st etaient elles-memes contract^es de formes

plus ancieunes, qui venaient du plus-que-parfait du subjonctif
latin ; fuisset, habuissetj amdsset, piisset, etc.]

Remarque IV. — Pey^sowies du pluriel.

[* Origines LATlNES. — Les desinences des trois personnes
du pluriel ons^ ez, ent sont derivees des desinences latines amuSy
atiSj ant (Ex.: amamws, nous aimons; Simatis, vous aimez;
a\nanty ils aime?2t Ions, iez viennent des desinences emus, etis

JEx, : amemus, que nous aim^ows; ame^ts, que vous aimiez).

Etymologiquement, les premieres ne convenaient qu'a I'indi-

catif present, les secondes au subjonctif present des verbes
derives de la premiere conjagaison latine. Les unes comme
les autres se sont etendues a d'autres temps et a des verbes
derives d'autres conjugaisons.]

II y a un accent circonflexe sur Tavant-derniere syllabe

de la terminaison du parfait defini, aux deux premieres

personnes du pluriel, dans toutes les conjugaisons. £x. :

nous aimames, vous aimates ;

nous finimes, vousfinites;

nous regumes, vousregutes;
nous rendimes, vous rendites,

[Origines latines et Histoire. — Cet accent circonflexe pro -

vient d'une contraction produite par la suppression du v latin

dans les verbes de la l^^® et de la 4® conjugaison. Ex. ; amavimiis,
nous aimames ; piivimus, nous finimes, L'usage n'a pas adopte
I'accent circonflexe pour la 3® personne du pluriel, bien que la

m^me contraction s'y soit produite; mais il I'a etendu a la 3® con-

jugaison, oil d'autres contractions ont eu lieu : receyimus,
nous reciimes; recepistis, vous recutes; reddidrmus, nO'is ren-

dimes ; 7'eddidistis, vous rendites. Dans I'ancienne langue fran-

9aise, jusqu'au xvii^ siecle, on ecrivait : nous airnasmes, vous

aimastes; nous finismes, vous finistes, etc.]
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4« SECTION.

Remarques particuli^res sur les verbes.

Ve7'bes auxiliaires.

§ 1 16. [* Oriqines latines et Histoire. — Ces deux veibes,
en latin (ess6, habere) ont presque toujours leur sens propre,
celui di'exister et de posseder. Cependant deja, au temps de ]a

bonne latinit^, on trouve des locutions ou le verbe habeo semble

perdre son sens pour n'^tre plus qu*un auxiliaire. C'est ainsi

que Cesar a dit : Vectigalia parvo pretio redempta habet, Et
Ciceron : De Ccesare satis dictum habeo,

* Le verbe avoir vient de habere : habeo donne fai; habeam^
(que) fate.
Le verbe etre se rapporte a trois verbes latins :

1° esse, qui a donne Tinfinitif Ure [estre^ de f essere), I'indi-

catif et le subjonctif present, je suis, tu es, il est, nous

sommes, etc. (sum, es, etc.) ; que je sois (sim) ;
le fntur, je serai

(f essere habeo);
2° Tancien verbe fuere, dont il est reste dans les auteurs clas-

siques le subjonctif present fuam et le parfait fuij et d'ou sont

venus le parfait definite fus, et Timparfait du subjonctif (que)

je fusse;
3^ le verbe stare, qui a donne Fimparfait fetais Ifestois,

stabam), le participe present etant {estanty stantem) et le parii-

cipe passe ete (est6, statum).]

Remarque I. — La seconde forme du parfait indefini du

verbe avoir
^
au conditionnel (j*eusse eu), est la meme

que la forme du plus-que-parfait du subjonctif, moins la

conjonction que, laquelle du reste ne fait pas, en realite,

par tie du subjonctif.

[Origines latines et Histoire. — C'est une imitation de la

forme latine habuissem, qui est un plus-que-parfait du sub-

jonctif et s'emploie dans le sens du conditionnel.

"^Eemarque II. — Le participe ayant se forme/ non
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dn radical av, mais de la premiere personne du present,
addition da snffixe ant.

Remarque III.- — Au parfaifc defini du verbe avoir, le

radical av disparait, du moins pour la prononciation : Va
Be change en e et le t; se supprime : ]'eus.

* Eemarque IV. — Dans le futur yaw*ai, Vu represent
le V du radical.

[* HiSTOiRE. — Dans I'ancienne langue, on disait yaver-aiy

fav7wd, comme on dit je recevr-ai (Voy. plus loin § 128).

L'avant-derniere edition du Dictionnaire de VAcad^mie fran-
caise (1835) autorisait a I'imperatif et au subjonctif du verbe

avoir les formes anciennes : aye^ que faye^ que ta ayes, quHls

ayent. Mais cette forme est condamnee par la derniere edition

(1878) comme hors d'usage : du reste elle n'apas de raison d'etre
;

car Vy n'y represente ni une etymologie grecque, ni le double

son de Yi qui ne se produit guere devant un e (excepte quelque-
fois dans paye^ essaye, etc.).]

If6 Conjugaison (en er).

§ 117. [Origines latines. — La conjugaison en er vient:

1^ De la l''*^ conjugaison latine en are : amarCi aimer;
2° De la 2® et de la 3e conjugaisons latines en ere, Sre : ahsor*

here, absorber; imprimere^ imprimer.']

§ 118. Eemarque I. — (Verbes en cer.) Les verbes
terminus k Tinfinitif present par cer prennent une cedille

sous le c devant a et o, afin de garder la prononciation
douce de Tinfinitif. Ex. : Placer, 11 pla9a, nous pla^ons.

Principaux verbes en cer :

avancer,
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§119. Remarque II.— {Verbescn ger.)Les verbes ter-

mines h rinfinitif par ger ont un e muet apr^s le g devant
a et 0, pour garder la prononciation douce du ^ a Tinfi-

nitif, et n'en ont pas devant i iii devant c, parce que cette

addition n'est pas. necessaire. Ex. : Manger, nous man-

goames, nous mangions^ nous avona mange.

Princvpaiix verbes en ger :

affliger,
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Cette regie du changement de Ve ferme ea e ouvert ne

s'applique qu'aux formes du verbe ou la terminaison est

muette : raccent aigu se conserve au futur et au condi-

tionnel present. Ex. : Je vegeterai, falUgiieraiy je cederai,

fespererai, nous reglerons.

La raison de ce fait est que Ve muet, se trouvant entre

un e ferme et une syllabe accentu^e, ne compte pas dans

la prononciation, tandis que la derniere syllabe compte
(on prononce je veget'raiy je ced'rai^ etc.). II en resulte

qu'il n'est pas necessalre de donner a la syllabe prece-
dente un son plus fort en changeant Ye fenne en e ouvert.

[* HiST'oiRE. — Jusqu'a la derniere edition du Bictionnaire

de VAcademie francaiS3 (1878), il etait de regie que les verbes
termines en eger conservaient Faccent aigu dans toute leur

conjugaison, et que Ton devait ecrire : falleqe, ]\ibrege^ jV/s-

siege^ je procegCy comme on ecrivait piegSy siege, college. L'Aca-

demie, se conformant a la prononciation usuelle, qui met sur

ces mots bien plutot I'accent ^rave que Taccent aigu, ecrit :

/a/Z^ge, j'abr^ge, jc prot^s^, comme elle ecrit p6ge, siege,

college.]

§ 121. Remarque IV. — (Veriesqtil ontun e muet a

Yavant'derniere syllade,)
— Les verbes qui, aTinfinitif, ont

un e muet k Tavant-derniere syllabe, changent cet e muet
en e ouvert devant une syllabe muette. £Jx. : achever,

j'acb^ve, j'acheverai.
La raison de ce changement est que Toreille serait

choqu^e par la succession de deux syllabes muettes. C'est

pour la m^me raison que le verbe celer devient receler,

Autres verhes ayant un e muet a Tavant- derniere syllalw :

mener,

lever,
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precedenfce s'applique a quelques verbes en eler, eter, Ex. :

acheter, racheter, geler, degeler,

becqueter, harceler,

bourreler, marteler,

celer, deceler, modeler,

colleter, decolleter, peler.

On ^crira done: fachet^,je decile, Je gel^, je harcele,

je module, je pble^ etc.

Mais, le plus generalemeni, les verbes en eUr, eter dou-

blent leur I et leur t devant ime syllabe smuette. Ex,:

Appeler, j'appelle, j'appellerai; jeter,. je jette, je

jetterai. Cette regie est celle des verbes suivants:

Verbes en
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latins : appelldre, appeler; appelldmus, nou& appeloijs; appellOj

fappelle ; appellat, il appelle ; jdctOy je jette ; jactdmuSf nous

jetons, etc.]

§ 123. Eemarqtje VI. — (Verhes en eer, iet».) Dans les

Yerbes en eer, ier^ les vojelles e, i font parfcie du radicaly

et Ton doit y ajouter toutes les termmaisons necessaires

a la conjugaison. En consequence j

1° Les verbes en eer ont un e ferme et un e mueb par-
tout ou la Urminaisoii commence par un e muet. Ex, :

Cre-er, je cre-e, je cre-erai ; et ils ont, au partic'i;pe passi
(la feminm, trois e de suite, dont deux fermes et.un muet.

Ex. : Cre-ee, agre-ee ;

Autres verhes en eer :
^

recreer,

suppleer, etc.

desagreer,

procreer,

2^ Les verbes en ier ont deux i de suite a la V^ et k la

2^ perSonne du pluriel de Vimparfait de Vindicatif et du

suJ)jonctifpresent, Ex. : pri-er, nouspri-ions, youspri-iez,

que nous pri-ions, etc.

Autres verles en* ier :

allier,

amplifier,

apprecier,

associer,

bonifier,

colorier,

decrier,

dedier,

etudier,

expier,
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verbes en yer, il faut distingner les verbes en ayer, eyer et

les yerbes en oyer^ iiyer :

V Les verbes en ayer, eyer gardent partout leur y.

Ex, : payer, je paye, je payerai ; grasseyer, je gras-

seye, je grasseyerai.

Autres verles en ayer :

balayer, delayer,

begayer, eflPrayer,

deblayer, essayer.

defrayer,
»

{Omsseyer est le seul verbe usite en eyei\)

2^ Les verbes en oyer, uyer changent Yy en i devant

une syllabe muette. Ex, : employer, j'emploie, j'em-

ploierai; essuyer, j'essuie, j'essuierai.

Autres verles en oyer, uyer :

aboyer.
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nores; et le Ltctionnat're de VAcade^nie (1878) admet anssi

la forme contract^e ye joa^ra2*, qu'on trouve dans La Fon-

taine :

Je vous pairai, lui dil-elle.

§ 124 his. Dans les verbes en yer^ Vy faifc partie du

radical; il faufc y ajontor les teiminaibons. En conse-

quence, Vy est suivi d'un i anx denx premieres personnes
du pluriel de Vimparfait de Vindicalifet du siibjonetifpre-
sent. Ex.: nous essayions, vous essayiez; que nous em-

ployions, que vous emplojiez.

§ 125. RemARQUE VIII. — {Verles en iier et en ouer.)

Parmi les verbes en ^^^r, c'est-k-dire les verbes dont le radi-

cal est termine par un u, il faut faire une distinction :

1^ Las verbes en quer ec eeux ou Vu, place apres un
//,

ne se prononce pas, mais modifie simpletnent la pronon-
ciation de cette consonne (par exemple : pratiquer, remar-

quer; allegiier^ distmguer), suivent le modele de la premiere

conj ugaison , aimer) ;

2° Les verbes dont Vu se prononce avec une valeur

propre, ou forme avec un o la voyelle composee on (par

exemple : contribuer, distriliier ; avouer, jouer, secouer),

offrent la particularity suivante : lorsque, dans les termi-

naisons de ces verbes, Vu est suivi d'un iy cet i prend un

trema, de raaniere k ne pas former avec Vu les dipbthon-

gues uif out, Ainsi Ton ecrira : nous distribmons, vousjouiez*

Dans le verbe arguer^ Vu a le son qui lui est propre.

Aussi ce verbe suit-il la seconde des regies prec^dentes. On
ecrit : nous arguions, vous arguiez, De plus, ce verbe preud
un tr^ma sur Ve muet precede d'un w, de maniere a faire

prononcer Yu :fargue ^ farguerai,

X^ 2* Gonjugaison {en m).

§ 126. Le modMe de la 2® conjugaison (le Yevhefinir) a

la syllabe iss aux trois personnes du pluriel de I'indieatif
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prfeent, au subjonctif present, au participe present et a

l!imparfait de Tindicatif ; mais il y a, dans la 2® conjugai-

son, des verbes qui n'ont pas cette syllabe et qui sont dits

irregidiers. Nous les yerrons plus loin.

[Origines latines. — La S5'llabe iss^ qui s'intercale entre le

radical et les terminaisons a differents modes, vient des formes

esco, isco, que presentent les verbes inchoatifs latins, et qui se

sont generalisees dans le passage de la langue latine au fran-

9ais. Ex. :

floreOj floresco, florissant,

gemo, gemiscd, gemiasant.

La deuxieme conjugaison fran9aise a, du reste, diverses ori-

gines :

1° les verbes en esco, isco ;

2° les verbes latins en to, comma ftnio {finire, flnir) ;

3<* quelques verbes de latroisieme conjugaison latine: currere^

courir; ou de la deuxieme : abolere^ aholir.]

§ 127. Trois verbes de la 2° conjugaison donnent lieu

h, des remarques particulieres : lenir, hair, fleurir,

V Bmir a deux participes passes qui different par I'or-

thographe et par le sens : le premier (beni) est conforme

au modele de la 2® conjugaison {fi7ii) ;
il signifie qui est Vol-

jet de lenedictions. Ex, : Que son nom soit beni ! maison

b^nie du ciel. Le second (henit) signifie consacre par une

ceremome religieuse. Ex, : de Teau benlte, du pain benit.

[Origines latines et Histoire.— Le participe passe de henir

s'ecrivait primitivement henit (benedictum) dans tons les sens,
comrae on ecrit (lit (dictum). Ce n'est qu'a une epoque assez

recente de la langue qu'on a ecrit bmi, V parce que la conju-
gaison du verbe bmir s'est assimilee en fran9ai8 a celle du verbe

piir, bien que leur origine f^t differente [benedicere^ finire) ;

2^ pour mieux distinguer les deux sens du verbe.
* Mais on lif dans Bossuet : cc Cette montagne etait bMte de

Dieu.— On nous montre une semence benite, — Dieu promit
que toutes les nations seraient heniteSy c'est-k-dire rappelees a
sa connaissance. » Cependant Vaugelas avait deja (1647) etabli

entre bM et b^nity florissant et fiewissant, la distinction qui
est admise aujourd'hui,]
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2"" Hair conserve le trema sur V'i dans toute sa conjugai-

*^on, excepte aux trois personnes du singulier de Tindicatif

present {je hats, tu hats, il Jiait) et a la 2® personne du sin-

gulier de rimperatif {hais).

S'' Fleurir est regulier lorsqu'il est employ^ an sens

propre {etre en fleurs), Quand 11 est pris au sens figure

{prosperer)y il a pour participe present florissant devenu

adjectif verbal, et pour imparfait je florissais, Ex. : Le
commerce est florissant.

[ Origines latines et Histoire.— Cette anomalie n'est qu'ap-

parente. II y avait primitivement deux verbes qui ont fini par
se fondre en un seul : 1<* florir^ le plus ancien des deux, venait

du latin florere^ et n'a garde que son participe present et son

imparfait; 2° fleurir ,
verbe d^origine plus recente, est derive

du mot fleur,
— L'usage a donne a chacun de ces verbes un sens

special.
*Mais cette distinction n'etaitpas encore faite au xvii® siecle,

comme on le voit par les exemples suivants : « Notre siecle me
semblait aussi fleurissant qu'ait ete aucun des precedents. »

(DESCARTES.) « Hesiode fleurissait trente ans avant Horn ere. D

(BOssuET.) Ailleurs Bossuet dit ; « La philosophie florissait
dans la Grece. »]

§ 127 bis. On conjugue sur finir les verbes applaudir,

choisivj agiVf amollir, eclaircir, emplir, enfouir, murir.

3® Gonjugaison {en oiR).

§ 128. [Origines LATINES.— La conjugaison en oir vient de la

deuxieme conjugaison latine (en ere)',
la syllabe finale, qui n'etait

pas acceirtuee, a disparuen fran9ais, et Ve long de Tavant-derniere
a ete remplace par le son oi, dont la prononciation primitive (owe)

rappelait Ve latin. Ex. ; debere, devoir; habere
^
avoir. De meme,

legerrij telam^ ont donne loi, toile, etc. II s'y est joint (probable
-

ment par confusion entre la deuxieme et la troisieme conju-

gaisons latines) quelques verbes de la conjugaison en ere, Ex. ;

reci'pere, recevoir ; percijpere, percevoir, etc.]
'

Recevoir,percevoir, concevoir viennent de 7'eciperejpcrcipere,

coJiciperey composes de capere^ quin'a pas de correspondant en

fran9ais,
— Le parfait je recus {recepi) resulte du changement
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de lalabiale forte p en la douce v, et de la vocalisation du v en

u. Do meme, au parfait du verbe devoir, 11 y a eu changemenfr
du b latin {debere) en v, puis vocalisation du v en u (je dws).]

Les seuls verbes de la 3® conjugaison qui suivent le mo-

dele reccvoir, efc qui, par consequent, soient dits reguliers,

sont les verbes termines en evoir; par exemple :

Percevoir, apercevoir, D&evoir,
Concevoir, Devoir, redevoir, etc*

Les caracteres communs k ces verbes sont les suivants :

F lis suppriment partout les lettres ev devant la dipli-

thongue oi, excepte a rinfinitif {Ex, : je re^ois, que je

re9oive), et devant t^ {Ex,: regu, jeregus,que je regusse) ;

2° lis suppriment la diphthongue oi dans la jonction de

rinfinitif aveo les terminaisons ai,als, pour former le futur

et le conditionnel. Ex, : recev-oir, je recev-r-ai, je re-

cev-r-ais; dev-olr, je dev-r-ai, je dev-r-ais.

Parmi ces verbes, ceux qui se terminent en cevotr pren-
nent une cedille sous le c, quand il est suivi de o ou de u,

pour que le p ne s'articule pas comme un k (Voy. § 16).

Ex, : recevodr, je recois, je regus.
Les verbes devoir et redevoir prennent un accent circon-

flexe au masculin singulier du participe pass6 : dtl, redtl.

II en est de m^me du verbe irregulier mouvoir (mtl).

4® ConJKgaison {en re).

§ 129. [Origines latines. — La conjugaison en r^ vient de la

troisieme conjugaison latine (en ^rekl'accent est reste sur lasyl-
labe accentuee, qui etait en latin J'antepenultieme, et I'avant-

demiere syllabe a ete supprimee. Ainsi defendere (contracte en

defend're) a donne defendre; perdere {perd're), perdre, etc.]

Le verbe rendre est adopte par Tusage comme modele

de la 4* conjugaison, parce que c'est sur ce verbe que se

COURg.SUPERIEUn,
• ^
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conjaguent la plupart des verbes retjidiers de la 4® con-

jugaison (termines en endrey andre, o?idre, ordre) .

1. attendre, .3. fondre,

defendre, confondre ,

entendre, repondre,

etendre, tondre ;

suspendre, 4. mordre,

vendre; tordre,

2. repandre; etc.

Nous avons remarque(§ 115, Eem. Ill) que ces verbes,

arindicatifpresent,perdentla desinence dela S'' personne

dnsingiilier [t), qui nepourralt seprononcer apres le 6? final

du radical. Le verbe rom20're, et les verbes dont le radical

est termine par une voyelle (/mV^, relui-re, pim-re, etc.),

n'offrent pas cette irregularite. On ecrit : U romp-t, illui4^

il relui'tj it plai-f, etc.

Se conjuguent sur rend-re, a la plupart des temps, les

verbes :

batt-re et ses composes : abattre,combattre, d^battre,

rabattre ;

mett-re — commettre, demettre, com-

promettre, promettre, re-

mettre, permettre*

11 y a cependant une difference a noter : c'^est que le 2* t

disparait aux trois premieres personnes du singulier t

je metSi tumets^ il met; je bats. Hi bats, il bat$ et h I'impe-
ratif : bats,

§ 130. Dans les verbes terminus en eindre, ain-

dre, oindre, lee? qui termine le radical se supprime,
a Yindicatifpresent, devant la desinence de la V^ et de la

2^ personne (s) et devant eelle de la 3° personne du singu-
lier {t). Ex, : peind-re, je pein-s, tu pein-s, il pein-t;
craind-re, je crain-s, tu crain-s, il crain-t; joind-re, je

join-s, tu join-s, il join-t.
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Au contraire, dans les verbes en endre, ondre, le t est

supprime : il rend, il 7'epond.

Parmi les verbes en oudre, les uns (ceux en soud-re)
suivent la premiere regie (Ex. : resoud-re, je resou-s^ tu

resoU'S^ il resou-t) ; les autres suivent la seconde r^gle

(Ex. : coud'Ve^ il coud, il moud).

§ 131. Les verbes en aitre, oitre, comme paraiU^e,

croitre, le verbe plaire et ses composes prennent raccent

circonflexe sur Yi^ quand ilest suivi d'un t : il conna,it,
il froit, il plait.

II faut noter que, dans les verbes en aitre et en oitre,
le t de la desinence est supprim^, parce qu'il ne pourrait
se prononcer apres le t qui termine egalement le radical

(Voy. § 115, Rem. III).

6e SECTION.

§ 132. Verbes irreguliers et verbes defectifs.

On appelle verbes reguliers ceux qui sont conformes

aux modeles des quatre conjugaisons, dont il est bon de

recapituler ici les formes principales :

INFINITIP.

I. AIMER. . .

II. rmm. . .

III. EECEVOIR .

IV. RENDRE. ..

TEMPS SIMPLES

PRESENT.

J'aimc.

Je finis.

Je regois,

Je rends.

IMPAllFAIT.

J'aimais.

Je finiaeais.

Je recevais.

Je rendais.

PARP. DEP.

J'aimai.

Je finis.

Je recus.

Je rendis.

PUTUK.

J'aimerai.

Je finirai.

Je recevrai.

Je rendrai.

PARPArr

INDKPINI.

J'ai aimd.

J'ai fini.

J'ai re?u.

J'ai rendu*

On appelle verbes irreguliers ceux qui s'ecartent de ces

modules ; verbes ddfectifs ceux qui manquent de plusieurs

temps, de plusieurs modes ou de plusieurs personnes.
Mais quelques-uns des verbes dits irreguliers sont,

comme nous le verrons, soumis k deis regies fixes et

constantes.
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TABLEAUX DES

N. B, CeS tableaux presentent une autre disposition que ceux des verbea

reguliers (§ 94 et suiv.). Pour chaque verba irregulier (design^, selon

I'usage, par son infinitif present) on y trouve : 1° a la page gauche, les

quatre temps simples et le parfaitind^fini, quicontientle partialpepass6, et-

VERBES
A L'lNFINlTir.

PRESENT.

*EMPS SIMPLES

IMPARPAn. PARF. D^F. FUTUR,

PARFAIT

INDEFES'I.

133. Verhes irreguliers

1. AUer.

2. Envoyer. . .

Je vais.

J'envoie.

J'allais.

J'envoyais.

J'allai.

J'envoyai.

J'irai,

J'enverrai.

Je suis alle.

J'ai envoys.

§ 134. Verhes irreguliers

1. Acquerir. . .

1 a. S'enquerir.

1 h. Conquerir.

Ic. Requerir. .

2. AssaiUir. . .

J'acquiers.

2 a. Tressaillir.

3. Bouillir. . . .

Je

ra'enquiers.
Je

conquiers.
Je requiers.

J'assaille.

Je
tressaille.

Je bous.

J'acquerais.

Je m'en-

querais.
Je

conquerais.
Je

requerais.

J'assaillais.

Je
tressaillais.

Je bouillais.

J'acquis.

Je

m'enquis.
Je conquis.

Je requis.

J'assaillis.

Je
tressaillis.

Je bonillis.

J'acquerrai.

Je m'en-

querrai.
Je

conquerrai.
Je

requerrai.

J'assailli-

rai.

Je tres-

sailliiai.

Je
bouillirai.

J'ai acquis.

Je me suis

enquis.
'

J'ai conquis.

J'ai requis.

J'ai assailli.

J'ai tressailli

J'ai bouilli.
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VERBES IRREGULIERS.

qui suffit pour representer les temps composes ;
2° a la page droite, ceux

des modes qui offrent des fonnes irresrulieres. — Ces formes irregulieres
sont distinguees des autres par des lettrcs italiques.

IRREaULARITES PES DIVERS MODES.

de la V^ conjugaison {en er).

1. PRESENT INDIC. : Je vais (et dans le style familier : je vas), tu ixls, il va, novs

allons, vous allez, ils vont. — impkratif : Va, aliens, allez. — subj. : Quefaille,
que tu ailleSyqu'il aille, que nous allioiis, que vous alllez, qu'ils aillent, — condi-

TIONN^EL : J'irais, tu irais, etc.— participe : Allamt.— IMPARF. indic. ty'allais.— SUBJ. : Que /allasse, qm tu allasses, etc. — PARFAXT d^ifini : t/'allai. —
FCJTUR : Tirai.

2. FUTUR : J'enverrai, etc.— condit. : Tenverrais, etc.— Ainsi se conjugue le com-

pose Renvoyer,

1. PRESENT INDIC. : J'acquiers, tu acquiers, il acquievt, nous acquerons, vous acqud-

rez, etc.— imper. : Acquiers, acquerom, acquerez. — subj. : Que facquih^e, que
tu acquih'es,quHl acqui^re, que nous acqudrions, que vous acqudnez, qu'ils acquierent.

.

— CONDIT. : Tacquerrais, etc.— partic. : Acqu4rant. — IMPARF. indic. : Tac-

qudrais, etc. — sltjj. : Que facquisse, etc. — PARFAIT D^IFINI : J'acquis, tu ac-

quis, etc. — partic. ; Acquis.
— futur : Xacquevmi,

•

1 rt, 6, c. Se conjuguent comme ACQUfRIR (auquel ils se rattachent par leur

racine, qui est le verbe defectif querir. Toy. plus loin).

2, 2 a. Le verbe assaillir, comme le verbe de meme origine tressailtjr, n'est irrc-

gulier qu'a Tindicatif, a I'imperatif, au subjonctif, au pai»acipe present et in. I'im-

parfait indicatif :
— PRIiS. indic. : Tassaille, Je tressaiUe. — imper. : Assaille,

tressaille. — siiBJ. : Que fassaille, que je tressaiUe.— partic. : Assaillant, tres-

saillant. — IMPARF. iNDic. : J'assailiais, je tfessaillais.

3. PRES. INDIC. : Je bous, tu hous, il bout, nous bouillons, vous bovillez, ils houillent.

.
— IMPER. : Sous, houillons, bouillez. — subj. : Queje bouille, etc. — CONDrr. : Je
bouillirais. — part. : Bouillant. — IMPARF. indic. : Je bpuillais.

— subj. :

Que je bouillisse. — PARE, defini : Je bouillis. — FUTUR : Je bouillirai.

- ,. m, .

—
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VERBES
A L'lifFiNrnp.

PRESENT.

4, Courir.

0. Couvrir. . ,

5 (^. Ouvrir.. .
.

5 h, Offrir.. . .
.

o c. Souffrir. .

6. Cueillir. . . .

Je cours.

6 a, Dormir. . . Je dors.

Je faux.

(Inusite.)

8. Fuir Je fuis.

7. Faillir.

Je couvre.

J'ouvre.

J'offre.

Je souffre.

Je cueille.

9. Mentir. . . • .

9 a. Partir. . . .

9 b. Sentir. . . .

9 c. Sortir. . . .

9 d. Servir. . . .

10. Mourir. . . .

Je mens.

Je pars.
Je sens.

Je sors.

Je sers.

Je meurs.

TEMPB SIMPLES

mPARPAIT. PARF. DEF.

Je courais.

FUTUR*

Je couvrais.

J'ouvrais.

J'oCrais.

Je souffrais.

Je cueillais.

Je courus.

Je couYris.

J'ouvris.

J'offris.

Je sonffris,

Je cueillis.

Je counrai.

PARFAIT

INDEFINI.

Je dormais.

Je faillais.

Je fuyais.

Je mentals.

Je partais.
Je sentais.

Je sortaia.

Je servais.

Je mourais.

'> 1^1

Je dormis.

Je faillis.

Je fuis.

Je
couYrirai,

J'ouvrirai.

J'offrirai,

Je
Bouffrirai.

Je
cueillerai.

Je dormirai.

Je faillirai

ou
Je faudrai.

Je fuirai.

J'ai couru.

J'ai couYert.

J'ai ouYert.

J'ai offert.

J'ai souffert.

J'ai cueilli.

Je mentis.

Je partis.
Je sentis.

Je sortis.

Je servis.

Je mourus.

Je mentirai.

Je partirai.
Je sentirai.

Je sortirai.

Je sevYirai.

Je mourrai.

J'ai doi*mi.

J'ai failli.

J'ai fill.

J'ai menti.

Je suis parti.
J'ai senti.

Je suis sorti.

J'ai servi.

Je suis mort.

iWI»WII*wl^i llP^M ^MM^mv



VERBEB iBRiaULIEBS. — § 134. 133

JItREaULARITES DES DIVERS MODES.

4. PRE5. iXDic. : Je cours, tu cours, il court, nous couronsj vans courez, Us courmt,— IMPER. : Cours, courons, coure^. — subj. : Que je coure. — condit. : Je cour-

rais, etc. — partic. : Courant.— IMPARF. indic. : Je courais, etc.— subj. : Que
je courusse, etc. — PARE. def. : Je courus. — futur : Je courrai.

Sur COURIR se conjuguent les verbes suivants : accourir, concourir, dis-

COURIR, PARCOURIR, RECOURIR, SECOURIR.

5. PRES. iNDic. : Je couvre, tu couvres, il couvre, nous couvrons, etc.— imper. :

Couvre. — subj. : Queje couvre, etc. — condit. : Je couvrirais. — partic. ; Cou-
vrant. — IMPARF. iNDic. : Je couvrais, — subj. : Que je couvrisse. — par-
TICIPE PASSE : Coucei-t,

5 a, b, c. OUYRIR, OFFRIR, SOUFFRIR se conjuguent comme COUVRIR (de
meme que le compose de ce dernier verbe : decouvrir).

6. Ce verbe, ainsi que son deriv6 recueillir, qui se conjugue de m^me, est

plus irregulier que les verbes assaiujr, tressaillir. II a les memes irregula-
rit6s pour le present [Je cueille; cueille; que Je cueille; cueUlant) et pour Vimpar-
fait (je cueillais) ;

de plus, il fait au futur je cueiUerai, et an conditionnel je
cueillerais,— Be meme : je recueille, je recuelUais, recueillant, etc.

6 a. PRES. INDIC. : Je do?^s, tu dors, il dort, nous dormons, vous dormez, Us dorment,— IMPER. : Dors, dormons, dormez.— svbj. : Quejedorme, que tu dormes, que nous
dormions, etc. —- condit. : Je dormirais. — partic. : Dormant. — IMPARF.
iNDic. : Je dormais. — subj. : Que je dormisse. — PARF. def. : Je dermis.

7. Ge verbe, et son compose defaillir, qui se conjugue de meme, est inusite h la

plupart de ses formes. — PRES. indic. : Jefaux, tu faux, il faut (ces trois per-
sonnes sent inusit^es), nous faUlons, vous faillez. Us faillent. — subj. : Que je

faille, etc. — PARTIC. : Faillant. — IMPARF, indic. : Jefaillais, etc. — subj. :

Que je faillisse. —- futur : Je faillirai ou je faudrai.

8. PR^S. indic : Jefuis, tu fuis, U fuit, nous fuyons, vous fuyez, U fuient.— niVER. :

Fuis,fuyom,fuyez. — subj. Qve je fuie, etc., que nous fuyions, que vous fuyiez,

quHls fuient.
— partic. : Fuyant. •— IMPARF. INDIC. : Je fuyais.— subj, : Que je

fuisse (inusite).

Sur FUIR se conjugue son d^riv6 s'enpuir
; seulement, comme verhe rifUchi, il

fait au parfait indefini : Je me suis enfui.

9. PR!]^S. INDIC. : Je mens, tu mens, il ment, nous mentons, etc. — subj. : Que je

mente, etc. — partic. : Mentant. — IMPARF. indic. : Je mentais, etc. — subj. :

Que je mentisse. — PARF. : Je mentis, etc. ; nous mentimes, etc.

9 rt. 6, c, d. PARTIR, SENTIR, SORTIR, SERVIR se conjuguent comme DORMIR,
de meme que le compost de ce verbe : endormir; ceux de MENTIR : dementip,
de SENTIR :conskntir, pressentir, ressentir; de SORTIR : ressortir, et de

SERVIR : DESSKiiviR ;
de plus les verbes repartir, departir.

10. PRES. indic. : Je meurs, tu meurs, il meurt, nous mourons, vous mowez. Us men-
rent. — IMPEU. : Meurs, mourons, niourez. — subj. : Que je meure, que tu meures^

qu'il meure, que )ious moutions, que vous mouriez, quHls meurent. — CONDIT. : Jt

mourrais, etc. — partic : Mourant. — IMPARF. indic : Je mourais, etc. —
SUBJ. : Que je mourusse. — PARF. def. : Je mourus, etc. — FUTUR : Je mourrai,— PARF. indef. : Je suis mart.
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VERBES
A l'infixitif.

11. Tenir.

11 a. Venir.. . .

12. Vetir.

Ddfectifs :

1. Ferir. . .

2. ^ssir. .

3. Querir.

4. ( esir.

6. O .r.

PRESENT.

Je tiens.

Je Yiens.

Je vets.

II git.

TEMPS SIMPLES

BIPARFAIT. PARF. DEF.

Je teuais.

Je venais.

Je vetais.

Je gisais.

Je tins.

FUTUR.

Je tkndrai. J'ai tenu.

PARFAIT

INDEFINI.

Je vins.

Je vetis.

Jc viendrai.

Je vetirai.

Je suis venu,

J'ai vetu.

J'ai ouY.

135. Verles irrcguliers

1. Asseoir. . . . J'assois

oil inieux

j'assieds. ,

J'assoyais
II on i eux
j'asseyais.

J'assis. J'assoirai.

on mieux
J'assierai.

J'ai assis.
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11. PR^S. INDIC. : Je tiens, tu Hens, il tient, nous tenons, vous tenez, Us tiennent. —
IMPER. : Tiens, tenons, tenez. — subj. ; Que je tienne, que tu tiennes, qu'il tienne,

qite nous tenions, que vous teniez, qti'ils tiennent. — condit. : Je tiendrais, etc. —
PARTic. : Tenant.— IMPARF. indic. : Je tenuis, etc.— subj. : Que je tinsse, etc. —
PARF. : Je titis, tu tins, it tint, nous tinmes, V9us tintes, Us tinrent.— fut. : Je tien-

drai, etc. — participe passe : Tenu.

11 a. VENIR se conjugue sur TENIR, ainsi que ses composes (convekir, devenir,
DISCONVENIR, INTERVENIR, PRiVEXIR, REVENIR, SE SOUVENIR, etc), Ct ICS COm-

poses de TENIR (appartenir, s'abstenir, contenir, detfjs^ir, entretenir, etc.).

12. PR^^S. INDIC. : Je vtts, tu vtts, il vit, nous v&tons, vous vHez, Us vifent. — T^r^ER. :

Vits, vttons, v^tez. — subj. : Queje vHe; que nous v&tions, etc. — condit. : Jc veti-

rais. — PARTIC. : Vetant.— IMPARF. indic. : Je vitais, etc.— subj. : Que je y6-

tisse, etc. — partic. passe : V&tu.

Ainsi se conjugue le compost de ce verbe, revetir.

1 . FERIR n'est plus usit6 qu'4 rinfinitif present, dans cette locution ; sans coup
/drir (sans frapper un seul eoup, sans se battre).

2 . ISSIR n'est plus usit6 qu'au participe pass6 : Issu, issue.

3. QTJERIR n'est plus usite qu'a J'infinitif present et dans ses derives {Votj.

plus haut ACQUERIR, etc.). _

4. GESIR n'est plus usit6 que dans les formes suivantes : PR^^S. indic, : II git, nous

gisons, vous gisez, ilsgisent.— vxKnc. : Gisant. — IMPARF. indic. : Je gisais, etc.

5 . OUIR n'est plus usit6 qu'^ I'infinitif et aux temps composes : J'ai out, favais
. ou'i dire.

yde la 3® conjugaison (en oir).

1, PRES. INDIC : J'assois, tu assois, il assoit, nous assoyons, vous assoyez, ilsassoient;
ou niieux : j'assieds, tu assieds, il assied, nous asseijons, vous asseyez, its asseyent.

—
iMPER. : Assois, assoyons, assoyez, ou mieux : Assieds, asseyons, asseyez.

— subj. :

Quefassoie, que nous assoyions, etc.
;
ou mieux : quej'asseye, que nous asseyions, etc.— condit. : J'assoirais, ou mieux : J'asseyerais.— partic. : Assoyant, ou mieux:

asseyant.
— IMPARF. indic. : J'assofais, ou mieux : fasseyais, etc. — subj. :

Que j'assisse,
— PARF. : J'assis. — FUTUR : J'assoirai, ou mieux : j'assidrai,

ou encore : j'asseyerai,
Ainsi se conjuguent : s'asseoir, qui, 6tant reflechi, fait au parfait defini : Je me suis

assis, et surseoir. Mais surseoir n'a pas les formes en ied (je m'assieds, etc.), et,

au futur et au conditionnel, il garde Ye de I'infinitif : Je surseoirai, je surseoirais.

ASSEOIR est un d6riv6 de SEOIR. Ce dernier verbe a deux sens. 1° Dans le spns

d'asseoir, il n'est usit6 qu'au participe present, sdant, au participe pass6, sis, sise,

et k rimp6ratif, sieds-toi. 2® Dans le sens de 6tre co7ivenable,il ne s'emploie aussi

-LI qu'& certaines formes : il sled, Us silent; il seyait; il si4ra; il si^rait; seyant.

COUBS SUPERIEUB* ^ * '



136 GEAHMAIRK X^RANgAISE,

VERBES

A l'infinitif.

2. Avofc*.

3. Dechoir.. . .

4. Falloir

5. Mouvoir. . .

6. Pleuvoir. . .

7. Pouvoir.. . .

8. Savoir.

9. Valoir.

TEMPS SIMPLES

PRESENT.

J'ai.

Je dechois.

II faut.

Je meus.

II pleut.

Je i)eux
ou

je puis.

Je sais.

Je vaux.

BIPARFAIT.

J'avais.

Je d^choyais

[inusite].

II fallait.

Je mouYais,

II pleuvait.

Je pouvais.

Je savais.

Je valais.

PARF. DEF.

J'eus.

Je dechiis.

PUTUR.

II fallut.

Je mus.

II plut.

Je pus.

Je sus.

Je valus.

J'aurai.

Je declierrai.

II faudra.

Je mouvrai.

Ilpleuvra.
"

Je pourrai.

Je saurai.

Je vaudrai.

PARFAIT
INDEFINI.

J'ai eu.

J'ai dechu
ou

Je suis d^chu.

II a faHu.

J'ai mft.

II a plu.

J'ai pu.

J'ai su.

J'ai Talu.



VERBES IRREaULIERS. — § 135. 137

IBREaiTLAIlITES DES DIVERS MODES.

2. Voyez les tableaux des Verbes auxiUaires. — Dii verbe AVOIR vient le compose
BAYOIR (civow de nouveau), qui n'est usite qu'a I'infinitif.

3 , PRES. iNDic. : Je dechois, tu decliois, il dechoit, nous d^cfiopons, vous d^choyez, Us
dechoient. — subJ. : Que Je dechoie; que nous d^choyions, etc. — CONDIT. : Je d4-

cherrais.—^"IMPARF. SUBJ. : Queje dechusse. — PARE. : Je dechus. — FUTUR :

Je decherrai. — partic. passe : Dechu.

L'imperatif, le participe present efc I'indicatif imparfait de ce verbe sont inusit^s.

ECHOIR se conjugue comme DECHOIR ; il a en plus le participe present : ^cheant,
et il n'a que la forme du parfait indefini avec I'auxiliaire etre : il est dchu,

L'un et I'autre de ces verbes viennent du verbe CHOIR, qui n'est usite qu'^ I'in-

finitif et a I'indicatif present : je cliois. On disait aussi autrefois au futur : je
cherrai.

, Ce verbe, outre les formes indiquees ci-contre, a encore celles-ci : condit. : II

faudrait. — PRES. subJ. : Qw'i^/ai7?e.-— IMPARF. subJ. : Qu'Ufallut.— partic.
4.

PASSE :'Fallu.

5 . PRES. iNDic. : Je meus, tu mens, il meut, neus mouvons, vous mouvez. Us meuvei\t.— lAiPER. : Mens, mouvons, mouvez.— subj. : Que je meuve, etc.; que nous mouvions,
que vous mouviez, qu'ils meuvent. — condit. : Je mouvrais. — partic. : Mouvant.— IMPARF. Da)ic. ; Je mouvais. — subj. : Que je musse. t^ ^ARF. dep. : Je

mus, tu mus, il mut, nous mihnes, vous mutes, Us murent. — FUTUR : Je mou-
%Tai. — PARTIC. PASSE. : Mu.

Ainsi se conjuguent les composes de ce verbe : emouvoir. promouvoir ; mais, dans
les composes, le participe passe ne prend pas I'accent circonflexe : imu, promu.

6 . PRES. subj. : Qu'il pleuve. — condit. : II pleuvrait. — partic. : Pleuvant. —
• IMPARF. SUBJ. : Qu'il plut. — partic. passe : Plu.

7. PRES. INDIC. : Je peux ou je puis; tu peux, ilpeut, nous pouvons, vous pouvez, Us

peuvent.
— subj. : Que je puisse, etc. — condit. : Je pourrais. — partic. : Pou-

vant. — IMPARF. indic. : Je pouvais, etc. — subj. : Quejepusse, etc. — PARE.
DEFiNi : Je pus, tu pus, il put, nous pi2mes, vous pHtes, iU purent, — FUTUR : Je

pourrai.
— partic. passe : Pu.

•8. PRES. mnic.'.Je sais, tu sais. il suit, nous savons, vous savez, ils savent.—imper. :

Sache, aachons, sachez.— subj. : Que je sache, etc. ; que nous sacMons. —• coxDri'. :

Je saurais, etc.— partic. : Sachant.— IMPARF. indic. : Je savais, etc. — subj. :

Queje susse. — PARF. PEF. : Je sus, etc. ; nous sUmeSf vous sUtes, ils suren4. —
FUTUR : Je saurai. — partic. passe : Su»

9. PRES. indic. : Je vaux, tu vaux, il vaut, nous valons, vous valez, ils valent. —
imper. ; Vaux, valons, valez. — subj. : Queje vaille, que tu vailles, qu'il vaille, que
nous valions, que vous valiez, quails vaillent. — condit. : Je vaudrais, etc. —
partic. : Valant. — IMPARF. indic. : Je valais. — subj. : Que je valusse. —
PARF. def. : Je valus,tu valus, il valnt; nous valUmes, vous valHtes, Us valurent.

— FUTUR : Je vaudrai. — partic. passe : Valu.

itinsi se conjuguent les composes de ce verbe : equtvaloir, revaloir, prbvaloir.
Mais il y a une exception pour le subjonctif present de ce dernier verbe qui est :

Que je pt^evale, que tu pHvales, qu'il prevaUy que nous pj^^valioru, que vouspHva-
liez, qu'ils prevalent.



^Bs GRAMMAIRE FRANCAISE.

VERBES
A L'INFINITIF.

10. Voir.

11. Vouloir. . .

TEMPS SIMPLES

PRESEJJT.

Je vois.

Je veux.

BIPARFAIT.

Je voyais.

Je voulais.

PAUF. DEF.

Je vis.

Je voulus.

FUTUR.

Je verrai.

Je Youdrai.

PARFAIT

INDEFINI.

J'ai TU.

J'ai Youlu.

136. Ve)'bes r/reguh'ers

10 Ve?'b4.<ienaxire
et oitre.

1. Gonnaitre. .

2. Naitre.

3. Croitre. . . .

Je connais.

Je nais.

Je crois.

Je
connaissais.

Je naissais.

Je croissais.

Je conuus.

Je naquis.

Je crfts.

Je
connaitrai. J'ai connu.

Je naitrai.

Je crottraL

Je suis nd.

J'ai crt.



VERBES IKKEGULIERS. — § 136. 189

»-

IRKEGULAEITEig DES DIVERS MODES.

10. PRES, iNDic. : Je vois, tu vois, il voit, nous voyons, vous voyez, ils voient. —
iMPEit. : Vois, voyons, voyez.

— subj. : Que je voie ; que nous voyions, que vous

voyiez, qu'ils voient. — coNDrr. : Je verrais.— partic. : Voyant. — IMPARP.
INDIC. : Je voyais ; nous voyions, vous voyiez, ils voyaient. — subj. : Que je
visse. — ^^

,.,\F. DEF. : Je vis, tu vis, il vit, nous vimes, vous vites, ils virent. —
FUTUR ; o ; vervai. — partic. passe : Vu.

De merae se conjuguent les composes de ce verba : entrevoir et revoir.

PREVOIR fait au futur : je prevoirai ; au conditionnel : je jprevoirais,

POURVOIR forme son futur et son conditionnel comme prevoir (je pourvoirai,
je pourwirais) ;

il forme son parfait defini autrement que voir et raEVOiR : Je

pourvus, et, par suite, au subjonctif imparfait : Que je pourvusse.

11. PRES. INDIC. : Je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent.—
IMPER. : Veuille, veuillons, veuillez.— subj. : Que je veuille, etc. ; que nous voulions,

que vous vouliez, qu'ils veuillent. — condit. : Je voudrais. — partic. : Voulant.—
IMPARF. INDIC : Je voulais. — subj. : Que je voulusse. — PARF. dkf. : Je
voulus. — FUTUR : Je voudrai, — partic. passe : Voulu.

de la 4® conjugaison {en re).

1 . PR:6s. INDIC : Je connais, tu connaiSf il connait, nous connaissons, vmis cmnaissez,

ils connaissent. — imper. : Connais, connaissons, connaissez. — subj. : Que je con-

naisse, etc. — condit. : Je connaitrais. — partic : Connaissant. — IMPARF.
INDIC : Je connaissais, etc. — subj. : Que je connusse, etc. — PARF. def. : Je

connus. — FUTUR : Je connaitrai.
De meme se conjuguent les composes de connaitrb : meconnaitre, recon-

NAiTRE, ainsi que le verbe paraitre, ses composes comparaitre, dispa-

RAiTRE, et le verbe paitre, ainsi que son compos6 repaitre. Seulement le

parfait d6fini du verbe paitre, j'ai pU, est aujourd'hui inusite.

2 . Le verbe naitre s'^carte des formes communes aux autres verbes en aitre par
son parfait d6fini (je naquis), son subjonctif imparfait {que je naquisse), et son

participe pass6 (n4, nie).

3 . PRES. INDIC : Je crots, tu crois, il crott, nous croissons, vous croissez, ils croissent.

— iMPER. : Crois, croissons, croissez. — subj. : Queje croisse, etc. — condit. : Je

croitrais. — partic : Croissant. — IMPARF. indic : Je croissais. — subj. : Que

je crilsse.-^ PARF. def. : Je crils.— FUTUR : Je croitrai.— partic pass6 : Crft.

Ainsi se conjuguent les composes de ce verbe : DKCROiTRE, accroitre.

^
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VERBES
A L'lNFINITIF.

2<> Verbes en

aindre.
Craindre.. . .

3<* Verbes en ire.

1. Instruire. .

2. Dire.. .

r

3. Ecrire

4. Lire. .

5. Nuire.

6. Rire. .

7. Suffire., , . .

TEMPS SIMPLES

PRESENT.

Je crains.

J"instruis.

Je dis.

J'ecris.

Je lis.

Je niiis.

Je ris.

Je suffis.

IMPAEFAIT.

Je craignais.

J'iiistruisais

Je disais.

J'ecrivais,

Je lisais.

.Te luiisaic

Je rials.

Je suffisais.

PARF. DEF.

Je craignis.

J'instruisis.

Je dis.

J'ecrivis.

Jc lus.

Je nuisis.

Je ris.

Je suffis.

FUTUR.

Jecraindrai,

J'instruirai.

Je dirai.

J'^crirai.

PARFAIT
INDEFINI.

J"ai cruint.

J'ai instruit.

J'ai dit.

J'ai 6crit.

Je lirai.

Je iiuirai.

Je rirai.

Je suffirai.

J'ai lu.

J'ai nui.

J'ai ri.

J'ai suffi.



TERBES IBREGULIERS. — § '136. 141

IRREaULARITES DES DIVERS MODES.

PRES. iNDic. : Je crains, tu crains, il c?'auit, noiis craignons, vous craignez. Us

eraignent.
— imper. : Grains, craignons, craignez. — subJ. : Queje craigne, etc.—

CONDIT. : Je craindrais. — rARTic. : Craignant. — IMPARF. indic. : Je craignais,

etc, nous craignions, etc. — subj. : Queje craignisse,— PAEF. DitF. : Jecraignis.— FCTUR : Je craindrai. — partio. passe : Craint.

Ainsi se conjuguent les verbes CONTRAINDRE, PLAINDRE ; ASTREINDRE,
ATTEINDRE ,

CEINDRE , EMPREINDRE, ETEINDRE, :^TREINDRE,
FEINDRE,GEINDRE,PEINDRE (eb son compost D6PEiNDRB),RESTREINDREi
OINDRB, JOINDRE, et ses composes : adjoindre, disjoindre, rejoindre.

'

1. PRES. INDIC. : J'instruis, lea instruis, il instruit, nous instruisom, vous instruisez. Us
instruisent.— liii'EU. : Instruis, instruisons, instruisez.— subj. : Quefifistruise, etc.

— coxDrr. : J'instrnirais. — partic. : Instruisant. — IMPARF. indic. : J'instrui-

sa'u, SLBJ. : Quefinstruisisse.
— PARI^ def. : JTinstruisis. ^l^JJTJIR : J'instruii-ai.

partic. passe : Instruit.

Ainsi se conjuguent les verbes en ire qui ont 6galement le parfait defini en sis et le

particlpe passe en it : CUIRE
; CONDUIRE, DEDUmE, ENDUIRE, produire , SEDUIRK;

CONSTRUIRE, DETRUIRE.

2 . PRES. iXDic. : Je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, ils disent. — niPER. :

Dis, disons, dites. — subj. : Que Je dise. — CONDIT. : Je dirais. — partic. : Di-

sant. — IMPARF. indic : Je disais. — SUBJ. : Que je disse, — PARF. def. : Je
dis.— FUTUR : Je dirai. — partic. passe : Dit.

Quelques composes du verbe DIRE forment autrement que ce verbe la deuxi^me
personne du pluriel de riiidicatif present: Vous contredisez

,
dedisez y interdisez,

mddisez, prMisez.

3. PRES. ixDic. : J'ecris, tu ecris, il 6crit, nous 4crivons, vous dcrivez, ils dcrivent.—
imper. : V^Qxis, ^criv&ns, ecrivez. — subj. : Quef^anve, etc.— condit. : J'ecrirais.~ partic. : Ecinvant. — IMPARF. indic. : fecrivais. — subj. : Que j'ecri-
visse. — PARF. def. ; J'ecrivis. — FUTUR : J'ecrirai. — partic. passe : Ecrit.

Ainsi se conjuguent les composes de ce verbe : CIRCONSCRIRE, decrire, insciure,
PRESCRIRE, PROSCRIRE, SOUSCRIRE, TRANSCRIRE.

4. Ce verbe et ses composes relire, eure se s6parent de la conjugaison des autres
verbes en ire par leur parfait defini : Je lus, je relus, j'Mus, et leur participe
passe : lu, relu, 4lu, qui se rattachent aux formes de la troisieme conjugaison.

6. Ce verbe se conjugue comme instruire, sauf au participe passe, qui ne prend
pas de t.

6. PR!6s. indic. : Je ris, tu ris, il rit, nous rions, vous riez, il rient. — impeu. ; Ris
rions, riez. — subj. : Que je rie

; que nous riions, que vons liiez, qu'ils rient. —
CONDIT. : Je rirais. — partic. : Riant. — IMPARF. indic. : Je riais.— subj. :

Queje risse.— PARF. dep. : Je ris. — FUTUR : Je rirai. — partic. passe : Ri.

Le compos6 sourire se conjugue de mSme.

7. Ce verbe so conjugue comme INSTRUIRE, sauf au pai'f . defini et au participe
pass6.

Ainsi se conjuguent LUIRE et RELUIRE ; mais ces deux derniers verbes sont
inusit^s au parfait defini.



142 GRAMMAIRE FRAN9AISE.

VERBES
A l'infenitif.

TEMPS SIMPLES

PRESENT.

40 Verhes de ter-

minaisons diverses

1. Boire

2. Braire.

3. Glore.

4. Gonclure. . .

5. Goudre. . . .

6. Groire.

7. Faire.. * . . .

8. Frire.

9. Moudre. . . .

Je bois.

IMPARFAIT.

Je buvais.

II brait.

Je clos.

Je conclus.

Je couds.

Je crois.

Je fais.

Je fris.

Je mouds.

Inusiti.

Inusitd.

Je
concluais.

PARF. DEF.

Je bus.

Inusite.

JnusiU.

Je conclus.

FUTUR.

Je boirai.

II braira.

Je clorai.

Je cousais.

Je croyais.

Je faisais.

InusiU,

Je moulais.

Je cousis.

Je cms.

Je fis.

Inusite.

Je moulus.

Jeconclurai. J'ai conclu.

PARFAIT

INDEFINI,

J'ai bu.

Inusitd*

J'ai clos.

Je coudrai.

Je croirai.

Je ferai.

Je frirai.

Je moudrai.

J'ai cousu.

J'ai cru.

J'ai fait.

J'ai frit.

J'ai moulu.



VERBES IRREGULIERS. — § 136. US

1. PRES.iNDic. : Je bois, tubois, il boit, nous buvons, vous buvez, Us boivent.—mpER. :

Bois, buvo7is, buvez.—SUBJ. : Que je boive ; que nous buvions, que vous buviez, quHls
boivent. — CONDIT. : Je boirais. — partic. : Bmant. — IMPABF. iXDic. : Je

buvais. — SUBJ. : Que je busse. — PARF. def. : Je bus.— FUTUH : Je boirai. —
PARTIC. PASSE : Bu.

2 . Ce verba est plutot d^fectif qu'in'dgulier et n'est gvi^re usit6 qu'& I'infinitif et

aux troisi^nies personnes de I'indicatif du present, du futur et du conditionnel :

II brait
;

il braira^ ils brairont ; il brairait.

3 . Verbe ddfecttf, usite seulement aux trois premieres personnes du singulier de
rindicatif present : « Je cloe, tu clos, il clot », i, toutes les personnes du futur et

du conditionnel (je clorai, je clorais) et a celles des temi)s composes.

Son compost, eclore, est usite aussi h, la troisi6me personne du pluriel de rindi-

catif pr(§sent : Ils eclosent, aux troisi^mes personnes du Bubjonctif : Qu'il 4close,

qu'ils eclosent.

4. PRES. iNDic. : Je conclus, tu conclus, il conclut, nous concluans, vous coneluez,

ils conchtent. — biper. : Conclus, conduons, coneluez, — subj. : Que Je conclue, etc.— CONDIT. : Je conclurais. — partic. : Conchtant. — IMPARF. indic. : Je coh'

chiais.— ST'BJ. : Queje conclusse. — PARP. dep. : Je conclus; nous concMmes, vous

conclutes, ils conclut-ent. — FUTUR : Je conclurai. — PARTIC. PASSE : Conclu.

Ainsi se conjugue le verbe de meme origine ; exclure.

f). PRES. INDIC : Je couds, tu couds, il coud, nous cousons, vous cousez, ils consent.—
imper. : Couds, cousons, cousez. — subj. : Que Je couse. — condit. : Je coudrais.— PARTIC. : Cousant. — IMPARF. indic. : Je cousais. — subj. : QueJe cousisse.—
PARF. def. : Je cousis. — FUTUR : Je coudrai. — partic. passe : Cousu.

Ainsi se conjuguent les composes de ce verbe : decoudre, recoudre.

C. PRES. INDIC. : Je crois, tu crois, il croit, nous croyons, vous croyez, ils croient.—
imper. : Crois, croyons, croyez.

— subj. : Que je croie ; que nous croyions, que
vous croyiez.

— condit. : Je croirais. — partic. : Croyant. — IMPARF. indic. :

Je croyais; nous croyions, vous a-oyiez, ils ct-oyaient.
— suBJ. : Que Je crusse,— PARF. dep. : Je crus. — FUTUR : Je crou-ai. — partic. passk : Cru.

7. PRES. INDIC. : Je fais, tu fais, il fait, nousfaisons, vousfaites, ils font.— nrp^R. :

'FsL\s.,faisons,faites.
— subj. : Queje/asse, etc. — condit. : Je/erais. — partic. :

Faisant. — IMPARF. iNDic. : Jefaisais. — subj. : Quejefisse. — PARF. : Jefis.
FUTUR : Je ferai. — partic. passe : Fait.

Ainsi se conjuguent les composes de ce verbe : contrefaire, defaire, refaire,
satisfaire, surfaire.

8. Ce verbe n'est usit6 qu'aux trois personnes du singulier de I'indicatif present (je

fris, tu fris, il frit), au futur (je fi*irai),au conditionnel (jefrirais), k la deuxi^me
personne du singulier de I'imperatif (fris), et aux temps composes (j'ai frit,

3 'avals frit, etc.).

9. PRES. INDIC. : Je mouds, tumouds, il moud, nous moulons, vous moulez, ils mou-
lent. — imper. : Mouds, moulons, moulez. — subj. : QueJe moule. — condit, : Je
moudrais. — partic. : Moulant. — IMPARF. indic. : Je moulais. — subj. : Que
Je moulusse.-— Parp. DBF. : Je nioulus.— FUTUR : Je moudrai.— partic. passe :

Moulu.

Ainsi se conjuguent les composes de ce verbe : emoudre, remoudre.



lU GRAHMAIRE FRANgAISB.

VERBES
A L'lNFINITIF.

10. Plaire. . . .

111. Prendre .

12. Resoudre.

13. Suivre. . . .

PRESENT.

Je plais.

Je prends.

Je resous.

Je suis.

14. Traire. . , .

15. Vainere. . .

16. Vivre. . . .

Je trais.

'A*

IMPAKFAIT.

JPS SIMPLES

PARF. DEF. FUTL'R.

Je plaisais.

Je prenais.

Je resolvais.

Je suivais.

Je trayais.

Je vaincs.

Je vis.

L

17. S.urdre . .

Je

rainquais.

Je plus.

Je pris.

Je resolus.

Je suivis.

Inusite.

Je plairai.

Je prendrai.

Jeresoudrai,

Je sulvrai.

Je trairai.

Je vainqms. Je vaincrai.

Je vivais.

(Les eanx)
sourdent.

sourdaieivt.

Je vecus.

=oiirdu*ent.

PARFAIT
INDEFINI.

J'ai plu.

J'ai pris.

J'ai resolu.

J'ai suivi.

J'ai trait.

J'ai vaincu.

Je vivrai.

sourdront.

J'ai Y^'cu.

Inusiti.

,lipi«!l—«»t. iiipi.i i. L, Hill III HUH .
1

1 IM



VERBES IREEaULIERS. ^ § 136. 145

10. PRES. iNDic. : Je plais, tu plais, il plait, nous plaisom, vous plaisez, ilsplaismt.— IMPER. : VlaHs^ plaisons, plaisez.
— Subj. : Quejeplaise.— condit. : Je plairais,— IMPARF. INDIC. : Je plaisais,
— subj. : Que je plusse,

— PARF. def. : Je

plus.
— FUTUR : Je plairai.

— partic. passe : Plu.

Ainsi se conjuguent ; 1<> les composes complaire, deplaire; 2o le verba TAIRE.

11. PRES. INDIC. : Jeprends, tu prends, il prend, nous prenons, vousprenez, ihpren-
neni.— imper. : Prends, prenons, prenez.

— subj. : Que je prenne ; que nous pre-

nUms, que vous preniez, quHls prennent.
— condit. : Je prendrais. — partic. : Pre-

nant,—IMPARF. indic. : Jeprenais.
— subj. : QuejepiHsse.— PARF. def. : Je

pris.
— FUTUR : Je prendrai. — partic. pasbe : P7is.

Ainsi se conjuguent les composes de ce verbe : apprendre, comprendre, deprendre.

reprendre, surprendre.

12 . PR]ES. INDIC : Je r^sous, tu r^sous, il r^sout, nous rdsolvons, vous risolvez, Us re-

solvent,— imper. : R6sous, rSsolvons, resolvez.— subj. : Queje rdsolve.— condit.

Je r6soudrais. — partic. : R^solvant. — IMPARF. indic. : Je r^solvais. —
SUBJ. : Queje risolusse. — PARF. def. : Je risolus. — FUTUR : Je r^soudrai. —
partic. passe : Msolu,

Les verbes de m&me origine : absoudre, dissoudre, se conjuguent de memo ; seu-

lement leur parfait d6fini et leur subjonctif imparfait sont inusites, et ils font an

participe passe : absous, absoute ; dissous, dissoute.

13. PR^S. INDIC. : Je suis, tu suis, il suit, nous suivons, vous suivez, ils suivent. —
imper. : Suis, suivons, suivez. — subj. : Que je suive.— condit. : Je suivi-ais.—
PARTIC. : Suivant. — IMPARF. indic. : Je suivais. — subj. : Que je suivisse.—
PARF. DEF. : Je suivis. — FUTUR : Je suivrai. — partic. passe. : Suivi.

Ainsi se conjugue le compost poursuivre. De meme s'ensuivre. Mais ce dernier

n'est usit6 qu'^ la troisi^me personne de ses diS^rents temps et modes,

14. PRES. INDIC. : Je trais, tu trais, il trait, nous trayons, vous trayez, ils traient.—
imper. : Trais, trayons, trayez.

— subj. : Que je traie, que notts traylons, qu'ils

traient.— condit. : Je trairais. — partic. : Trayant. — IMPARF. indic. : Je

trayais.
— FUTUR : Je trairai. — partic. passe : Trait.

Ainsi se conjuguent les verbes abstraire, distraire, extraire, soustraire.

15. VAINCRB et son compost convaincrb se conjngnent r6guli6rement sur

RENDRB : leur seule irregularity consiste dans le cbangemeut de c en qu devant

les voyelles (excepts devant u),

PRl^S. INDI0. : Je vaincs, tu vaincs, il vainc, nous minquons, vous vainquez, ils

vainquent.
— imper. : Vaincs, vainquons, vainquez.

— subj. : Que je vainque.
—

condit. : Je vaincrais. — partic. : Vainqimnt. — IMPARF. indic. : Je vain-

quais.
— SUBJ. : Que je vainquisse.

— PARF. DEF. : Je vainquis.
— FUTUR : Je

vaincrai. — partic. passe : Vaincu.

16. PR:eS. indic. : Je vis, tu vis, il vit, nous vivons, vous vivez, ils vivent.— imper. :

Vis, vivons, vivez. — subj. : Que je vive. — condit. : Je vivrais. — partic. :

Vivant. — IMPARF. indic. : Je vivais.— subj. : Queje vecusse. •— PARF. DEF. ;

Je vdcus. — FUTUR : Je vivrai. — partic. passiS : Vecu.

Ainsi se conjuguent les composes de ce verbe : revivre et survivrb.

17. On pent dire aussi : PRES. subj. : Que les eaux sourdent; IMPARP. sueJ.:

Que les eaux sourdissent.
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§ 133-136 lis. Remarques
SUR - LES VERBES IRREGULIERS .

N, B. Ces remarques correspondent, paragraphe pour para-

graphs et nuniero pour nuinero, aux verbes irreguliers contenua

dans les Tableaux qui precedent.

Verbeis trregruliers de la V^ coujug^aistoii.

§ 133 Us, 1. Aller. Les irr^gularites du verbe aller

viennent de ce qu'il a trois radicaux :

le premier se trouve aux trois personnes du singulier

de rindicatif present, et a la 3*^ personne du pluriel du
meme temps (Je vais, hi vas, il va, Us voni) ;

le deuxieme est au futur et auconditionnel {firaiyfirais) ;

le troisieme apparait aux deux 1'^^ personnes du pluriel

derindic. present (^(?2/s allons, vousallez), al'lnfimtifet au

participe present (alle?', allant), au parfait defini (j'aUai),

[Origines latines.— Dans les deux premiers de ces radicaux
onreconnait ceuxdes verbes latins qui ont le meme sens (vaderey

ire),
— L'origine du Iroisieme de ces radicaux parait etre

•V adnare, nager vers, comme arriver vient de -i- adripare^

aborder.]

2. Envoyer.

[•
Origines latines et Histoire.—La forme reguli^re du futur

du verbs envoyer serait fenvoyer-ai, et cette forme du futur se

trouve chez les ecrivains du xvii^ si^cle les plus soucieux de la

langue, chez Vaugelas, par exemple (au mot promener)^ et chez

Racine (Voy. le Lexique de Marty- Laveaux). Le ixxivLVJ'enverrai

eat une forme du dialecte normand qui, par exception, a pre-
valu sur la forme du dialecte de File de France. On disait en

Normandie, au lieu di*envoyer, enveier; d'ou le futur ^"'ent^ee/w,

et, par suite, /ewu errai. — Enveier
j plus ancienneraent entveieff

venait du latin inde f viare.]

^
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Terbes Irregaliers de la 2^ coiijagralson.

§ 134 dis. Remarque generale. — Les verhes irregu-

Hers de la 2^ conjiigaison sont les yerbes en ir qui n'ont pas
la syllabe iss aux trois personnes du pluriel de I'indicatif

present, au subjonctif present, au participe present et a

I'imparfait de I'indicatif. Une vingtaine seulement (enu-
meres au Tableau des verhes irregulierSy § 134), n*ont pas
cette syllabe. Ce sont les plus anciens delalangue.
La veritable irr^gularite des verbes en ir sans la syllabe

iss n'est pas d'etre depourvus de cette syllabe, c'est de

n'offrir aucun modele commun de conjugaison, et de for-

mer d'une maniere un peu capricieuse leur parfait defini

et leur participe passe.

I. Ainsi Ton pent ranger dans nne. premiere classe ceux

qui ont le parfait defini en is; mais parmi ceux-la

I'' 11 y en a qui ont leur participe en i, Ex. :

bouillir,

cueillir,

dormir,
faillir,

fuir,

mentir,
oui'r,

partir,

repentir (se), j

servir,

sortir.

je bouillis,

e ctieillis,

e dormis,

je faillis,

e fuis,

e mentis,

'ouis,

e partis,

e me repentis,

e servis,

e sortis,

bouilli ;

cueilli
;

dormi ;

failli ;

fui;

menti ;

oui;

tressaillir, je tressaillis^

2° il y en a qui ont leur participe en u, Ex. :

parti ;

repenti ;

servi ;

sorti ;

tressailli ;

v§tir,

ferir,

je vetis,

{inusife),

v6tU;

iQX\k{motmeHlij\
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S° II y en a dont le participe passe se forme en alt&'ant

de diverses manieres le radical du verbe. Fx, :

acquerir, j'acquis, acqnw;
conquerir, je conquis, conqnis;

requerir, je requis, requis;

offrir, j'offrjs, offert;

souffrir, je souffris, souffert.

[Origines latines. — La plupart de ces participes s'expli-

quent par les formes latines d'ou ils derivent ou parune analo-

gie de formation : acquisitunij conqiiisitum, apertum, etc.]

Remarque. — Plusieurs des verbes de la V^ classe ont

leur indicatif present et leur imperatif semblables k ceM
de la V^ coDJugaison (sans s) : cueille, offy^e^ souffre, ouvre,

couvre,

II. TJne seconde classe se compose des verbes en ir qui
ont le parfait defini en us, Mais tantot ils gardent Yu an

participe passe. Ex. :

courir, je courus, courtly

tant6t ces verbes forment ce mode par une alteration du
radical du verbe fran9ais. Fx, :

mourir, je mourus, mort.

[
CteiGiNES LATINES. — Cette derniere forme s^explique par le

participe latin, mortimm,]
III. Enfin, dans la 3^ classe se rangent deux verbes dont

le radical est altera au parfait defini et dont le pariicipe

passe est en u. Ex. :

tenir, je tins, tenu;

venir,
'

je vins, venu.

Remarques particulieres. — Quelques-uns de ces

verbes demandent a 6tre etudies s^parement :

1 b. Conquerir. — Ce verbe n'est gu^re usit6 qu'S.
Tinfinitif present {conquerir), au parfait defini {je conquis)
et aux temps composes (fat, feus,favais, j'aurai conquis).— Voyez le simple, querir, aux verbes defectifs de la

2® conjugaison, n° 3 (p. 152).
2.

*
Assaillir, tressaillir.— L'origine commune a ces verbesf

est le verbe smUir (du latin salire), lequel a deux sens et deux
formes : !<> Saillir, etre en saillie, sauter^ n*est fruere usit6 qu'^
I'infinitif et au participe present (saillir, saillanf) ; cependant
les Dictionnaires citent encore les formes il soille^ il saillaitf

9^^ fillera i 2° Saillirt dmn le sen's de jaillir^ rq conjugue»ur
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finir : il saillit^ il saillira^ etc. On troiive dans plusieurs ecrivains

dii xviiie siecle la forme je tressaillis, tu tressaillis, etc., au

present de I'indicatif
; par centre, le Dictionuaire de rAcadeiuie

de 1798 donnait la forme : je tressaillerai, L^ancienne forme du

present etait : je tressaus :

Voyant un president, le cceur ne me tressaut,
Et la peur d'uu prevot ne m'^veille en sursaut, (kbgnier, Sat. F.)

3.
*
Bouillir. [Origines latines. — Bouillir vient de lullire.]

4. Courir. [Histoire. — Les irregularites du verbe courir

et de ses derives tiennent a ce que ses formes ne se rattachent

pas a I'infinitif courir, qui n'est pas tres-ancien dans la langue,
mais au vieux verbe courre (du latin currere). Ce verbe, qui est

reste dans la locution chasse a courre, etait de la 4«conjugaison

{coiir-i^e), et donnait regulierement au present Je cowrs, que je

coure, courant, etc., a Timparfaitje courais, au futur je courrai,
au conditionnel je courrais, etc. On lit dans les Reinarques de

Vaugelas (1647) : « courir, courre. Tous deux sont bons, mais

on ne s'en sert pas toujours indifEeremment. On dit : courre le

cerf, courre le Heme, courre la poste; et ; il ne fait que courir,

fait courir le bruit, y> Le verbe courre representait mieux que le

•verbe courir I'accentuation du mot latin currere.]

5.
*
Couvrir. [Origines latines et Histoire. — Couvrir vient

de cooperire. Le compose recouvrir a ete souvent, jusqu^au
xvii*^ siecle, confondu avec recouvrer. Vaugelas accepte qu on
dise reconvert, au lieu de recouvre ; mais il n'accepte pas re-

couvrir en ce sens. Patru admet les deux. Cette confusion se

trouve dans une Lettre de Racine (Lexique de Marty-Laveaux,
p. cvii). Ce n^est qu'en 1704 que, dans ses Observations sur lea

Remarques de Vaugelas, PAcademie a condamne recouvrir et

reconvert pris dans le sens de recouvrer et recouvre.

5
*

a. Ouvrir. [Origines latines. — Ouvrir vient de dperire,
1° par I'assourdissement de Va initial en o (on a d*abord dit ovrir),

puis en ou ; 2^ par le changement de p en v (comme dans cooperire,

couvrir, etc.) ;
3° par la suppression de Ve atone devant la

tonique i.] «

5 6.
*
Offrir. [Origines latines. — Offrir vient de f offerere^

derive du verbe classique offerre. De memo souffrir vient
de

•}- sufferere, derive du verbe classique sufferre. II y a eu
d'abord suppression du premier e atone (offrere, suffrere)^

puis changement du second e en i, enfin chute de I'e final.]
•

6.
*
Cueillir. [Origines LAXiNbs et Histoire.— Cueillir vient

de colligere, qui donne aussi cueiller, forme usitee dans

quelques proyinces, et dont il reste des traces dans divensee
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formes du vei'be (je cueille, je cueilleraiy etc.), et dans le siibs-

taiitif Gueillette. Neanmoins, la forme cueiller I'ayant de bonne
heure emporte dans le dialecte de I'lle de France, il y a eu de

I'indecision entre le futur je cueillirai et le futur je cueillerai

Le premier se trouve dans Corneille (Voy. Lexique de Cor-

neille) ;
et Vaugelas se prononce en faveur de ce futur, comme

Maigret au xvi« siecle, et comme Port-Royal au xvii®. « Mais,
dit Menage dans ses Observations sur la langue francaise (1672),
nonobstant toutes ces autorites, je soutiens positivement qu'il

faut direje cueillerai y>,
et 11 cite a I'appui de son opinion dcs

exemples des poetes Cretin (xvi« siecle) et Racan (xvii® siecle).

L'usage, cette fois, a donne raison a Menage centre Vaugelas. J

6 a.
*
Dormir. [Oriqines latines. — Dormir vient regulic-

rement de dormire.^

7. Faillir. [Histoire et origines latines. — Le presentee
faux se trouve dans La Fontaine et dans le vieux proverbe : Au
bout de Valine faut le drap (le drap manque, finit au bout de

I'aune, en d'autres termes : Toiite chose a sa fin). Quant au

futur, le seul adopte par le Dictionnaire de I'Academie (1835)

est:je fandrai (et pour d^FAillir : je defaudrai), Le futur Je
faillirai, je defaillirai ne manque pas de partisans parmi lea

grammairiens, et il semble que Ton pent dire : II ne faillira

pas a S071 devoir, plutot que il faudra, qui se confondrait avec
le futur du verbe falloir.

— Faillir vient de fallere.]

8.
*
Fuir. [Origines latinos. — Dans fuir, Ti remplace le g

du latin fugere ; on lui substitue un y quand la desinence est

accentuee : fuyaid, iuyonSy inyeZf etc.]

9.
*
Mentir. [Origines latines. — Mentir vient de mentiri.]

9 a. Repartir. — II faut distingner repartir et re-

partir. Le premier signifie 2)arUr de nouvean, et se con-

jugue comme partir : je reparsy je repartais, Le second

signifie distribuer, et se conjugue comme finir :je repaj*-

Us, je repartissais.

[Origines latines Et Histoire. — Ces deux verbes, qui
ont un sens si different, ont une etymologic commune \partiri,

partager. Dans I'ancienne langue, c'etait le seul sens du mot
partir; ainsi la Housse partie (litre d'un fabliau) j signifiait la

housse partagee; puis on a dit se partir d'un lieu, c'est-a-dire
'

s'en s^parer, s'en eloigner, et enfin partir.]

9 6.
*
Sentir. [Origines latines. — Scntir vient de sciitire.]

9 6.
*
Servir. [Origines latine$. — Senir vient de scnirc.]
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9 c, Ressortir. — II faut disiinguer deux verbes

ressortir. L'un signifie sortir de nouveati; c'est celui qui
se conjugue comme sortir : il ressort, il ressortait. L'au-

tre signifie etre du ressort de {ressortk a), et se conjngue
comme finir : il ressorfitj il ressortissait

Le verbe assortir se conjngue egalement comme
finir : il assortit, il assortissait.

*
S'il y a deux verbes ressortir, il y a egalement deux

verbes sortir, Le premier et leplus usite signifie aller de de-

dans dehors ; il est neutre. Le second est actife t signiiie ay{?/r,

obtenir, Ex. : « Cette sentence sortira son enlier effet. »

[ *Origines latines. — Cette difference de sens s*explique
par la difference d'etymologie :

— 1° Sortir^ verbe neutre,
vient, selon les uns, de

-J- surrectire, derive de f siirrectus, qui
s'est leve; se\on les autres, c'est mi doublet de sourdine, derive
de siirgere.

— 2« Sortir, verbe actif, vient de sortiri^ obtenir

pay le sort. — De ces deux verbes sortir sont venus les

deux verbes ressortir; seulement le second ne se prend plus
que dans le sens intransitif; quant au verbe assortir, il vient du
deuxieme verbe sortirj derive de sortiri, — Voyez 9 a. partir.]

9 d, Asservir. — Malgre I'identite du radical, le

verbe asservir ne se conjugue pas comme servir^ mais

comme finir : fasservis, fasservissais,

10.
* Mourir. — La difference des formes : je meurs,

nous mourons, lis meurent^ tient a une regie qui sera ex-

posee plus loin, au snjet des verbes mouvoir^ potwoir,
voidoir (§ 135 bis, Rem. gener. II). II y a encore a re-

marquer que ce verbe supprime au futur et au condition-

nel la voyelle de Tinfinitif : mourir, je moiirrai,]

,
[

*
Ortgines latines.— Mourir vient du verbe moririy qui est

une forme archaifque de mori, et qui se trouve dans Plaute.

Le panicipe passe derive regulierenient de mortuum, ]

11 et 11 a. Tenir et venir. — II faut remarquer, dans les

verbes tenir et venir, le d eupbonique qui s'intercale, au

futur et au conditionnel, entre le radical et la terminaison,
COUKS SUri'lUEUR. 12
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[Grammaire comparative. — De m^me le mot latin gener^

genertf a donne, en franQais, le mot gendre ; et tenevy teneri, a-

donne tendre.]

*I1 ftiut noter encore que, dans ces deuxverbes, la voyelle

du radical e est modifiee en ie a toutes les formes ou la

desinence est muette ou se reduit k une lettre (je tien-5;

que je tienn-e, je vien-s, que je vienn-e). C'est par analo-

gic que Ton a dit au futur et au conditionnel : je tiendr-a/,

je viendr-az; je tiendr-<^/5, je viendr-a^'s.

[

*
Origines LATiNES ET HisTOiRE. — Tenif vient de tenere,

venir de venire, Dans rancienne langue on disait : je tendraiy
ou je tenrai; je vendrai ou je venrai.]

12. Vetir. — Le verbe vetir a une tendance a sortir de

la conjugaison sans iss ou conjugaison morte, pour entrer

dans la conjugaison avec iss ou conjugaison vivante. Mais,

malgr^ Tautorite de quelques ecrivains du xviii'^ et du

Xix^ siecle (Voltaire, Montesquieu, Lamartine), qui ont

employe ce verbe avec la syllabe iss, I'usage a maintenu les

formes anciennes, c'est-a-dire sans iss, a vetir et k son

compose rev^tir. Quant au verbe investir, dont Tetymo-

logieestlam^me, ilsuit la conjugaison en iss. La meme
diJBPerence se trouve dans les noms d^riv^s de ces verbes :

vetement, revelement; investissement.

[*HiSToiRE ET Origines laTINES. — Vaugelas soutenait

dej£i, au xvii® siecle^-la conjugaison des verbes vetir et revetir

sans Ja syllabe tssyComme seule correcte. V6tir Yient de vestire.]

Verbes d^fectifs de la 2^« conjugaison,

1. P^rir. [Origines latines et Histoire. — On reconnatt

dans ce verbe le latin ferire. La 3* perspnne du singulier de

I'jndicatif present etait il fieri (ferit) ;
on la trouve dans le pro-

verbe : Tel fieri qui ne tue pas, et dans le nom compose ^er-d-
bras, — Ce verbe avait encore le participe pass6 f^ruJ]

2. Issir.
*
[Origines latines et Histoire. — Issir vient de

exire (eissir, essir, issir). On le trouve dans le Roman de la

Rose ; « Tost porroit issir de la voie. » Du participe est venu le

substantif issue,]

3*
*
Qu6rir.—Oe verbe, qui a form^lesTerbes acqumr,

conquerir, s^enquerir, requerir^ est peu usit6 aujourd'hui
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en dehors de rinfinitif. Un Yieux proverbe dit : « Gens de

bien ayment le jour, et les mechants quierent tenebres. d

Ge verbe, comme ses composes, n'appartient a la 2^ con-

jugalson que par son infinitif; ses autres temps viennent

du vieux verbe querre ( plus exactement derive du latin

quoerere)yGt&Q rattachent a la 4^conjugaison.L'^ du radi-

cal s'y change en te dans les memes circonstances que

pour tenw et venir (Voy. plus haut).

4. Gesir. [Histoirb.
— C'est de ce verbe que vient le vieux

mot gesine, Ex, : Un© laie etant en gesine... (la Fontaine.)

[
Origines LATiNES. -— Gesir vient du latin jacere.2

5. Ouir. [Origines latines et Histoire. — Ouir vient de
auclire. lies formes suivantes ont vieilli, mais quelques-unes se

trouvent meme chez les auteurs classiques :

Pres. ind. : Tois^ iu ois^ il oit^ nous oyons^ vous oyez^ Us oient.—
Imper. : 0^s, oyons^ oyez. Ex, :

Oyez, peuple, oyez tous. (CORNEILLE.)

SuBJ. : Que foie ou que foye, etc. — Partic. : Oyant. —
Imparf. : J'oyaisj etc, —» Parf. ; J'ouis, — Fut. : J'orrai; Ex, :

Son sang criera vengeance, et je ne Vorrai pasl (corneille.)]

Terbes irreg^ulier/s de la S*' conjug^aison. X

§ 135 bis, Remaeques generales.— I. Parmi les verbes

irreguliers de cette conjugaison, la plupart ont, an parfait

defini et an participe passe, les m^mes terminaisons usf

u que le modele de cette conjugaison (je reguSj repu). Ex. :

fe voiiluSffeiis, je dechuSf je mus,je pus,je sus, etc. Deux
ont le parfait defini termine en is, comme les verbes de

la 4°^^ conjugaison : voir, je vis; asseoir,fassis. Un seul,

le verbe asseoir, a le participe pass6 termine en is, assis;

le simple seoir a les memes formes que asseoir,

II." Les trois verbes mouvoir, pouvoir, vouloir ont

la voyelle oomposee ou quand la syliabe suivante est so-
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Tiore. lis ont la voyelle eu quand la desinence est muette
ou se reduit a une lettre. Ex, :

Ou
Mouvoir. Xous mouvons,

vous mouvez
;

que nous mouvions,

que vous mouviez ;

Eu
Je meus, tu mens, il meut,

ils meuvent.

Que je meuve, que iu meu-

ves, qu'il meuye, qu'ils meu-

vent.

Je peux, tu peux, il pent,
ils peuvent.
Je veux, tu veux, il vent,

ils veulent.

Que je veuille, que tu

veuilles, qu'il veuille, qu*ils

veuillent.

Pouvoir. Nous pouvons,
vous pouvez ;

Vouloir. Nous voulons,
vous voulez ;

que nous voulions,

que vous vouliez;

je voulus, etc.

Cette regie ne s'applique pas an futur et au conditionnel,

parce que le futur et le conditionnel sont formes de Tinfini-

tif. Us se forment du reste d'une fa^on irreguliere de Fin-

finitif dans ces trois verbes. Fx. :

Mouvoir. — Je mouvrai, je mouvrais (suppression
de la diphthongue oi, comme dans je

recev-rai);

Pouvoir. — Je pourrai, je pourrais (suppression de la

diphthongue oiQt changementde vr en rr)i

Vouloir. — Je voudrai (suppression du son oi et chan-

gement de I en d, par euphonic).

On retrouve la meme regie appliquee dans un verbe de

la 2^ conjugaison, le verbe mourir.

Ou

Nous mourons,

vous mourez ;

que nous mourions,

que vous mouriez.

Eu
Je meurs, tu meurs, il

meurt, ils meurent.

Que je meure, que tu meu-

res, qu'il meure, qu'ils meu-

rent.
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III. *Tous lesrerbes en oir onb leur parfait d^fini en ws,

excepts voh' efc asseok qui Tout en is (je i;2s, j'ass/s).

\^ ^ REMARQUES PARTICULIERES.

1. Seoir.— La forme seyant est seule passee au participe

present dans les composes s'asseoir, se rasseoir.
Dans le simple, seant s'emploie comme adjectif verbal,
dans le sens de etre convenable ; bien seant

^
mal seant,

[* Orioines latines. — Seoir vient de sedere.]

2.
* Avoir (Voy. § 116).

3. Choir, dechoir.—Onnemet pas indifferemment: fai
dechu etjesuis dechu, L'lin indique raction de dechoir qni
s'accomplit ; I'autre, retat de decheance. Ex, : Depuis ce

temps tl a dechu de jour en jojur. II est aujourd'hui focfc ) a
dechu de sa reputation. 'I'^i/ly^ w (fQyiJp'

[*
Origines latines.— Choir vient de cadcre\ /l^i. /^ ^

[* HiSTOiRE.
— Le verbe choir se conjuguait tout entier dana

Tancienne langue, et Ton en trouve des formes isolees chez plu-
eieurs ecrivains du xvn*-* siecle :

«Tirez la chevillette, et la bobinetle cherra.'S) (Pereault.)
ccCet insolent chut du ciel en terre. » (BossUET.)
Un monde pres de nous a pass6 tout du long,

Est chu tout au travels de notre tourbillon. (Moliere.)

4.
*
Falloir. [Origines latines. — Falloir vient de fallere,

comme faillir; c'est le meme verbe sous deux formes^ ^t avec^ ,^-^^j

une deviation du sens latin : 1° fallere, c'est trompetf kt par
'

/

suite manquer (faillir) ;
2^ ce qui manque fait besoin, necessite,

il le faut [falloir).]

5. 6. *lY[ouvoir. Pleuvoir. [Origines latines.
— Mowvo/r vient

de movere ; 'pleuvoir de pluere.] jf /.

7. Pouvoir. — Ce verbe n'a pas d'imperatif.
*
L'indicatif present de ce verbe a une double forme ^ la *

.^

premiere personne du B,ing\i\ieY,je pUis et je jmux. La
premiere ae ces formes a donne Tadjectifj;?f/6'sa«^;maia
le participe present a ete tire, d'apres la regie generale,
du radical : poicv-ant,

[* Origines latines et Histoire. — Pouvoir vient, non de

possBf mais de
•}• potere^ qui a d'abord donne poozr, povoir, puis,

par Tattraction de Vii et du v, pouvoir, Le fatur s'est forme par
assimilat'on du v a IV : je pmirrai (primitivementye pouvrai),— Le subjonctif present que je puisse vient du latiu possim.]
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8. Savoir. Le subjouctif present de ce verbe s'emploie
au sens de rindicatif, aveemie nuance de doute, dans la

locution suivante, qui n'estguere usitee qu'a la V^ per-
sonne du singulier ije ne sachepaSy queje sache,

[Origines latines et HiSTOiRfi.— Savoir vient du latin sapere^

qui a donne d'abord saver; d'otile futur saver-a^,et, par contrac-

tion, savr-aif saur-ai^ avec vocalisation d'u v en w, comme I'an-

cienne forme d'avoir, aver^ a donne aver-ai, puis avrai, aurai.— * Le subjonctif sache vient de sapiam, qui a d'abord donne

sapje; le participe present {sachant) derive de meme de sapien-
tern. La forme derivee directement du radical, sav-ant^ est de-

venue un adjectif.]

9. Valoir.— Ce verbe efc ses composes font au participe

present «;atoi^. On dit aussi vaillant dans certaines locu-

tions relatives aTargent: « N'avoirpasun sou vaillant*i>

[* Origines latines. — Valoir vient de vaUre,\

[**HiST0iRE.
— Vaillant etait la forme du participe presentdans

le dialecte de Tile de France, valant dans celui de quelques

provinces, et en particulier du Poitou. «c Selon la raison, il fau-

drait dire valant.,. Main I'usage, plus fort que la raison dans
les langues, fait dire a la cour et ecrire a tous les bons auteurs

vaillant
y
et non pas valant. y> (Vaugelas.)]

10. Voir. — Prevoir fait son parfait defini comme voir :

je VIS, ]Q'previs. Mais pourvoir suit la regie generale des j

verbes en oir : ]e pourvus, J
\^a9M/4^ ii^W^^'v J J ^ 1^

[*Origines latines et Histoir]^. — Voir vienti de videre, qui
a donne d'abord veoir (par le changement de Vi eu eet la chute

du d). De veoir est venu le futur, J3 verraij par suppression du
son oi et par redoublement de IV.]

11. Vouloir.— L'Academie reconnait aussi, mais comme
pen usitees, les formes suivantes de Timp^ratif : veux.

voulons, voulei, Elles sont au moins douteuses. . ? V

[* Origines latines. — Vouloir vient, non de velle, mais de

•}• volere,\

Le futur de vouloir, faUoiVy valoir, se forme par Tinsertion

d'un r/euphonique entre 17du radical, vocalis^e en i/,et IV
d« la desinence infinitive : je voudrai, il faudra, je vaudrai.

On a d^jk vu ce d euphonique au futur des verbes tenir

et v^mr
(p. 151),

f^.
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Ges yerbes, comme alter, mouillent 17 de leur radical au

present du subjonctif : que je veuiUe, qu'il faille, que je
vaille. Mais cefcte /ne se mouille pas dans le compose jo?'e'-

valoir : que je prevale, ^;i ^ s

[

*
HiSTOiRE. — Outre le participe voulant, la verbe vouloir

en avail autrefois un second, veuillanty qui a laisse sa trace

dans les adjectifs bienveillant, malveillant.]

12. *
Apparoir.—A ces verbes on pent ajouter le verbe

apparoir, qui n'est guere usite qu'a la troisieme personne
da present de I'indicatif, il appert, terme juridique, j^'-- Mr^

Terbesi irreg:(ilicrs €le la 4^ coiijug;aisoii.

§ 136 his, Eemarque generale.— Les verbes reguliers
de la 4® conjugaison ont tons le parfait defini en is et le

participe passe en u. Ex, : je rendis^ rendu. Dans les verbes

irregaliers, on distingue deux classes, d'apres la formation

du parfait defini : ceux qui ont le parfait defini en is

{V^ classe), et ceux qui Tout en us (2° dasse).

I, Dans presque tons ceux de la premiere dasse, on forme

le participe passe en frappant de I'accent tonique le radical

du verbe, sans ajouter aucune terminaison. Ex, :

\ i^i rire, ri ; i, v^ craindre, craint
;

^

conduire, conduit ; ecrire, ecrit ;

faire, fait; .

^ oindre, oint;

f-kT] sufiire, suffi; (J ^j.ji.. naitre, ne;

confire, confit ; prendre, pris ;

joindre, joint; mettre, mis;

dire, dit ;
- -

etc.

Un seal, le verbe suivre, ajoute un i au radical pour
former son participe passe : suiv-re, suiv-i.
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II. Ceux de la seconde classe ont tons leur participe passe
en u, comme leur parfait defini en us. Ex. :

boire, je bus, bu ; lire, je lus, lu
;

conclure,jeconclus,conclu; plaire, je plus, plu;

connaitre,jeconnus,connu; resoudre,3eresolus,resolu;

croire, je eras, cru ; taire, je tus, tu;

croitre, je crus^ cru; vivre, je vecus, yecu.

Remarques particulieres. — A d'autres points de vue,
il y a lieu d'etablir d'aubres divisions parmi les verbes

irreguliers de la 4® conjugaison efc de distinguer :

l"" les verbes en aitye et en oitre;

2""
— enindre;

8° — en ire;

4"" d'autres verbes de terminaisons diverses.

^ I. Verhes en aitre et en oitre.

Les caracfceres communs k ces verbes sont les sui-

vants :

l"" Leur parfait defini (excepte celui de naitre) se

termine en us, comme celui de la 3"" conjugaison.

2"" Le t qui precede la terminaison re est une lettre eu-

phoniqiie; cette lettre ne se rencontre que dans les formes

de ces verbes ou se trouve la lettre r
( infinitif, et temps

ou modes qui en sont formes : futur et conditionnel).

Eemarque.— Le t euphonique des verbes eonnaitre,
paraitre, naitre, croitre, se retrouve dans le verbe

auxiliaire ^tre, dont les irregularites sont si nombreuses

qu'il ne peut se placer dans aucune des subdivisions des

verbes de la 4^ conjugaison (Toy. § 116).

[* Origines latines et Histoire. .— II etait de regie que ce t

se pla9ait dans ces verbes entre s (pour ss ou sc) et r. Ex. :

naistre^ connoUtrey croistrc^ etc., de 7iascl, cogt-oscere, cre$-
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cere, etc. Cette s a ete remplacee par Taccent circonflexe dc-

vant le t; devant une voyelle, elle reparait et se double : nous

connaissonSf nous paraissonSf etc.]

Croitre.—Ce verbe prendun accent circonflexe^ non-seule-

mentdanslecas general de contraction, au plurieldnpar-
fait defini (7ious crmnes,vous a^ufes, etc.), mais dans tons

les cas ou la lettre s, qui appartenait primitivement au

radical {croist-re) a disparu devant le t. Get accent cir-

conflexe sert souvent aussi a distinguer des formes qui^

sans cela, se confondraient avec certaines formes ana-

logues du verbe croire, par exemple :

Croire :Croitre :

Pres. indie, je crois, tu

crois, il croit.

Parf. def., je crus, tu crus,

il crut.

Parf. indef., j'ai cru.

Imparf. subj. que je crusse^

etc.

Je crois, tu crois, il croit.

Je crus, tu crus, il crut.

J'ai cru.

Que je crusse, etc.

II. Verbes en indre.

Les caracteres communs a ces verbes sont les sui-

vants :

V Leur parfait defini est en is : je craignis, je plaignis,
2° Leur participe passe se termine par un

t, qui rem-

place le d du radical : craind-re, craint;jomWe, joint.

S"" Le d du radical disparait a la r^ et a la 2® personne
da singulier de I'indicatif present ; et, a la S"", il est rem-

place par t (Je crains, tu crains, il crainf),

4° Les deux dernieres lettres du radical nd se cliangent
en g)i devant toutes les terminaisons commencant par une

voyelle, ce qui donne a ces formes du verbe un son adouci

et mouille : craind-re, craign-ant, craiga-ons^ etc.
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7* Origines LATiNES ET HiSTOiRE. — Orcdndre (primitivement

crainre) vient de tremere^ trembler : tr s'est change en cr,

€77167*6 en ei7idre comme dans ge7nerey geindre, ivfi^^rimere^

empreiTidre.]

A la liste des verbes en indre
,
donnee au tableau des

verbes irreguliers, il faut ajouter le yerbe poindre ;

1° Comme verbe acfcif, il a le sens de piquer (du latin

pungere), mais n'est plus usite aujourd'hui que comme

adjectif verbal : chagrin poignant, jpeine poignanfe. On le

trouve dans un vieux proverbe : « Oignez vilain, il vous

poindra; poignez vUain, il vous oindra, d

2° Comme yerbe neutre, et avec une signification qui

parait assez eloignee de Tetymologie, avec le sens de

commencer a parattrey il n'est guere usite qu'a I'infinitif

et au futur : c: Lejour va poindre. Des que leJour poindra, »

III. Verbes en ire.

Le caractere commun a ces verbes est celui-ci : comme
leur radical se termine par la voyelle i, on insere une s

eupkonique entre ce radical et les desinences, quand ces

desinences commencent par une YojeWe. Fx,: instruire;

instrui-s-^anty inst7mi-s-ons, que finstrui-s-e^ etc.

Sent exceptes de cette regie les verbes suivants :

1° rire et son compost sourire, qui unissent directe-

ment le radical aux desinences. Ex. : n'-re, ri-anty in-ons,

que je rie, etc. —A Vimparfait et au subjonctifpresent, on

a nous yH'ions, vous ri4ez; que nous ri-ions, que vous ri-iez;

2^ le vieux verbe bruire, qui n'est plus guere usite qu'a
I'infinitif et a laS^personne du singulier de I'indicatif pre^
sent et imparfait : il bruit ; il h^uissait, L''anci^ n imparfait,
il brugntt, a disparu de la langne, et le participe present
n'est plus employe que comme adjectif verbal ; bi^ugant^

h'uyante.

REMARQOES PARTICULI^RBS SUR LES VERBES EN ire :

I. •Instruire. [Origines latines. -— Instndre vient de
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instruere, munir ; instruit de instructuniy par le cliangement de
ceni. (Voy. §21 #er, p. 21.)]

2. Dire. Le verbe dire et ses composes presentent di-

verses particularites :

1** lis suppriment au parfait defini Vs euphonique,

qu'on trouve ddiii^fmstnci'S'ts, De la resulte une contrac-

tion ijedis,
^

[*HiST0iRE.—Cette s se retrouvedansle subjonctif que je dise*

Mais, comme elle n*appartient pas au radical, on a dit long-
temps que je die, forme qui se trouve encore au xvii® siecle

concurremment avec Tautre ; cc quoi que Von die est fort en

usage, bien que quoi que Von dise ne soit pas mal dit
;
mais

quoi qu'ils dient, au pluriel, ne semble pas si bon a plusieurs

que quoi quHls disent. » (vaugelas.) Que je die a ete employe
cinq fois par Racine. (Voy. le Lexique de Marty-Laveaux.)

2^ Le verbe dire et son compose redire ont tes pour
desinence de la 2'' personne du pluriel a I'indicatif present,

^I'imperatif, comme au parfait defini (ou cela est de regie).

Ex. : vousditeSj vousredites; dites, redites (on retrouvera cette

desinence dans le verbe imgiilier faire). Mais les autres

composes de ce verbe, contredire, dedire, interdire,

medire, pi*edire, ont k ces modes la desinence ordinaire ;

Ex. : vous contredm^j vous dedisez, vous mterdisez, voua

mediseZy voiisjpredisez*

[tiiSTOiRE.
— L^usagea consacre ces irregularhes ;

mais on ne
B*etonnera pas qu'il y ait eu, a ce sujet, quelque indecision

dans le8 dinerents agesdelalangue. Ainsi Moli^re dit : cc Ne m'en

dMtes pas. » {Tartufe, Til, 4.)]

[*Origines LATiNES.— Vous dites represente exactement di-

citis, comme vous faites, facitis,'}

3^ Un des composes de ce verbe (qui a ^galement la

desinence sez) redouble partout Vs euphonique : nous man-

dissons, vous maudissez^ Us ntaudment; mandissons, mau-

dissez; que je maudisse*;je maudmais; maudissanL
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Sur dire se conjnguenfc les deux verbes suivanis :

Conflre {parf, clef,: je q,ou^^] partic, passe: confit);

seulement la 2"^*^' personne dii pluriel de rindicaiif prCfSent
est : vous conpsez;

Girconcire; ce verbe a une s au lieu d'un t au participe

passe : circoncis,

3. Ecrire ; ce verbe se distingue des precedents par
son parfait ; fecrivis,

[Origines latines. — Cette difference s'expliqueparl'etymolo-
gie. Ecrire etses composes ne sont pas formes comme conduire, et

autres verbes qui viennent de ducere et de ses composes, ou bien

comme cui7'e (de coquere), comme construire ou detruire (venaut
de stru-ere), Dans ces deux derniers, le radical est termine par
une voyelle, en fran9ais comme en latin

;
dans les autres, il a

perdu la gutturale qui terminait le radical en latin duc-erey

coqu-ere.
— Dans ecrire, et autres derives de scribere, le h du radi-

cal est supprime aux 3 personnes du singulier de I'indicatiE

present, a la 2® du singulier de Timperatif, a I'infinitif et aux

temps ou modes qui en derivent (futur et conditionnel), ainsi

qu'au participe passe ;
mais dans les autres formes du verbe il est

remplace par une labiale douce
,
le v.]

4. 5. 6. 7. Lire, nuire, rire, suffire. [* Origines latines. —
JLirevient de legere (comme cueilUr de coiligere) ;niiire de nocere

(comme cuire de coquere) ;
rire de ridere; suffire de sufficere]

IV. Ve7'bes de terminaisons diverses*

*
Eemarque generale. — Parmi ces verbes, les uns

ajoutent directement les desinences au radical (comme
nous I'avons vuplus haut, § 124 bis et § 136 Ms, III, 1"). Bx, :

I^ous conclusions
y que nous conclu-ions ; nous croy-ions,

que nous croy-ions,

[

*
HiSToiRE. — Au xviPsiecle on omettait d'ordinaire Tiapres

r?/, et Ton ecrivait vous croyez pour vous croyiez (Voy. Bacine,
edit. Mesnard, aux v. 704 et 4004 de Mithridate; aux v. 323
et 406 d'Iphigenie. ]

Les autres, comme coudre, fairer pkiire^ ajoutent entre
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le radical efc les desinences une 5 euphonique, ainsi que
nous I'avons vu pour les verbes en ire ( § 136 lis, III). Ex, :

nous coiC'S-iotis, nous fai-s-ions, nous plai-s-ions,

(* 4. Boire. Origines latines et Histoir^:. — Boire vient de
hihere (6^6Ve), par changement de Vi en oi (de m^me quid^
quoi; sit, soit, etc.) et par suppression du b devant Vr (de
meme palpebra, paupiere).

— Quelques dialectes ont change
^^ en e et le 6 latin en v; ce qui a donne la forme bevre, d'ou
sont venus le participe buvant et le parfait Je bus {je beus).
Le 6 latin, change en v, se rajtrouve encore dans la 3® per-
sonne du pluriel : Us boivent, bibunt. ]

2. Braire. — On disait dans Tancien franjais, et ron

pent dire encore a Timparfeit 2 il brayait; au parfait

defini : il a Irait,

[* 3. Clore. Origines latines. — Clore vient de daudere,]

4. Conclure, exclure.

[
liiSTOiRE ET Origines lATineS. — Ces deux verbes font, ail

participe passe, conclu, exdiL Primitivement on ecrivait exdus,

exduse, du latin exdusum (de exdudere), comme on ecrit encore

indus, induse, adjectif qui a ete a Torigine un participe pass^,

qui venait du verbe indure, comme indusum, de indudere.]

— II faut remarquer de plus que, dans la conjugaison,
les verbes condure, exdure perdeut le d latin :

Je conclus {conclud-o), nous conchions {conclud'imus) ,

J'exclus {exdud'O), nous excluons {exclud-imus),

[* 5. Coudre. Origines latines et Histoire. — Coudre vient

de consuere : on est deveou ou, comme dans conventum, cou-

ve7it; Vs a ete supprimee_,etun d euphonique ajoute ;
ce qui

a donne cousdre,'pmQ coudre,]

6. Croire.— Le compose de ce verbe ; accroire, n'est usite

qu'a rinfinitif, et seulement dans la locution faire ac-

croire,

[

*
Origines latines. — Croire vient de credere.]

7. Faire.— Les deux composespdrfaire et forfaire ne sont

guere usites qu'^ I'infinitif et aux temps composes : il a

forfait a rhonneur ; fai parfait la somme»
COURS SUFEIllELi:. 13 '
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II est a remarquer que, dans le yerbe faire, ainsi que dans

ses composes, on prononce autrement qu'on n'ecrit la pre-

miere personne du pluriel de I'indicatif present {nous fai-

5^/15), I'imparfait indicatif {je faisais),\Q participe {fat-

sant\ comme cela a lieu pour les adjectifs et substantifs

derives : tienfaisantj malfaisant; tienfaisance, etc.jc'est-a-

dire partout ou la syllabe suivante est accentuee. Dans ces

divers mots, ai se prononce comme un e muet, et Vol-

taire a propose d'ecrire comme on prononce. L'Academic

et la plupart des grammairiens sont contraires a cette re-

forme, que Fusage n'a pas consacree. Mais au futur et au

conditionnel on QQviije ferai, je ferais,

[* Oriqines latines et HisToiRE. — Faire vient de facere,
Le subjonctif est aujourd'hui que je fasse. Au xvii« siecle, on

ecrivait, d'unemaniere plusconformc a retymologie latine, que
je face (faciam). Les formes du pluriel n'etaieiit pas arretees

comme aujourd'hui ( que nous fassions, etc.). On trouve plu-
sieurs fois, dans les oeuvres en prose de Racine : que nous fed-

sions, que youb faisiez (Voy. leLexique deMarty-Laveaux, p.cvii).

8. Frire. — On supplee aux temps et aux modes dont

manque le verbe frire^ en employant la locution faire

fiwe : « Nous faisons frire, faisant frire, etc. 5). Ce yerbe

n'est du reste usite qu'a I'infinitif (sens neutre) et au

participe passif frit,

{

*
Origines latines. — Frire yient de frig^ere^

9. Moudre.— Les formes de ce yerbe qui ont une / se con-

fondent pour rorthographe ayec celles du yerbe mouler.

Mais elles s'en distinguent pour la prononciation :

celles du yerbe moudre sont brfeyes, celles du yerbe

mouler sont longues.

[ Origines latines. — L'etymologie latine donne la raison de
cette similitude d'orthographe ot de cette difference de pronon-
ciation. Les formes du verbe moudre qui ont la lettre I sont
celles

qui^
sont le plus pres de l'etymologie : car, tandis que

moudre vient de molere, mouler yient de modulare. ]

10. Plaire. [* Origines latines. — Plaire yient do 'placere,]



VERBES IRR^aiTLIERS EN re. — § 136 bis. 165

[HiSTOiRE.
— L'ancienne forme de ce verbe etait pZa^s^r; il

est reste une trace de cet ancien verbe dans la contraction 'de
la 3®personne du singulier : W 'plait. ]^

11. Prendre a nne fausse analogie avec reiidre. Les
seules formes qui ressemblent h celles du verbe rendre
Bont les trois personnes du singulier du present de Tin-

dicatif, le futur et le conditionnel.

[Origines LATIN ES. — L'etymologie de ces deux verbes n^est

pas la m^me : 'prendre vient de 'prehendere (contracte en 'pren-'

dere) ; rendre de reddere, Dans le premier (prendere) le d du
radical est tombe en fran9ais ;

c*est ce qui a produit les irregu-
larites de ce verbe.]

12. Resoudre.

[Origines latines.— Les formes 'nous r^solvoiis/oous resotvez,
ne sont irregulieres qu'en apparence. Elles s'expliquent par
Tetymologie latine (resolvimus, resolvitis), dont elles se rappro-
chent plus que les autres formes.]

Le participe passe resolu ne s'emploie que lorsque ce

verbe signifie determiner^
decider, Ex.: Je suis ?'6sohi a faire

telle chose,fai resolu de faire telle cliose. La chose est resolue^

IMais le verbe resoudre a aussi un sens analogue a ce-

lui de dissoudre. Employe dansce dernier sens, il a un autre

participe passe : resous (sans feminin), comme on dit dis-

sous. Ex.: Brouillard 7'esous enpluie.

[Origines latines.— Uesolu vient du latin resolutum; r^sous

est deformation fran9aise. Le participe passe de absoudre etde
dissoudre est absous^ absoute ; dissous, dissoute^ formes qui s''eloi-

gnent de Tetymologie latine
;
mais des participes passes latino

absolutunif dissolutum^ eont venus les adjectifs absolu, dissolu,]

13. Suivre.

[* Origines latines.— Swivre vient de f sequercj pour sequi.]

14. Traire.

[Origines latines. — Les verbes extraire, soustraire, etc.,

eloignes par le sens du verbe traire, sont en realite des com-

poses de ce verbe, dont le sens propre est tirer {trahere), De Ik

aussi viennent abstraire, distraire {abstraherep distrahere) jQto.]
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15. Vaincre. — II faut noter a Tindicatif present la chute

du
t, desinence de la 3"^^ personne du singnlier : il vainc.

16. Vivre.

[* Origines LATiNES ET HiSToiRE. — \ime vient de vivere.

Autrefois, et jusqu'au xvii® siecle, il y avait un autre parfait
defini ; je vequis, nous vequimes ;

et un autre subjouctif impar-
fait : que je vequisse.]

17. Sourdre. [* Origines latines.— Sourdre vient de surgere,]

CHAPITRE VII.

DE L'ADVERBE.

§ 137. l/adverhe est un mot, ou quelquefois une reunion
de mots, qui se place avant ou apres le verbe, avant I'ad-

jectif ou un autre adverbe, et quelquefois avant un subs-

tantif, pour y ajouter une idee de maniere, de quwitite, de

tenips, de lieu, etc. .

•

§ 138. On appelle locittions adverhiales les adverbes qui
s^expriment par plusieurs mots, par ex. : tout a fait.

§ 139. On divise les adverbes, d'apres leur sens,
en cinq especes :

'

1^ Adverbes de lieu ;

2^ Adverbes de temps ;

3° Adverbes de maniere et de qualite ;

4^ Adverbes de quantity ;

5^ Adverbes d'affirmat^n, de negation ou de doute.
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1^ ABYERBES BE LIEU.

§ 140. Les principaux adverbes de li6u sont :

ici, li, y, en, ou, loin, aiipres, alentour,

dedans, dehors, ailleurs, partout, .

dessus, dessous, en haut, en bas,

devant, derriere, 9a, de 9a, de la,

avant, apres, depuis, etc.

II y a un adyerbe de lieu interrogatif, qui est : oul

[*Origines latines et Histoire. — Parmi les adverbes de

lieu, qnelques-uns (le plus petit nombre) sont des mots simples,
an moins en fran9ai8. Ce sont : id, de etce, hie; ca, de ecce hac;
Icij de iliac ; y^ de ihi; en, de inde ; oil, do uhi ; avant, de ab ante;

devant, de de ab ante; derriere
,
de de i^etro; ailleurs, de aliorsum;

loin, de longe, Les autres sont composes de deux mots fran9ais
et quelquefois de trois deja formes. Ex. ; de-dans, de-hors,

a-pres, de-puis, par- tout, d-V-entour, etc. La plupart sont des

prepositions, dont on verra plus loin Tetymologie.
L'adverbe naguere (en vieux fran9ais n\igueres) represente

une phrase tout entiere : il n'y a guere^ c'est-a-dire it n'y a pas
beaucoup (Voy. guere, § 385).j

2^ ADYERBES DE TEMPS.

§ 141. Les principaux adverbes de temps sont :

hier, aujourd'hui, demain, maintenant, autrefois, jadis,

tot, toujours, jamais,

bientot, tantot, aussitot, lors, alors, desormais, dor^-

quelquefois, souvent, navant,

longtemps, puis, depuis,

deja, ensuite, enfin, auparavant,

tard, encore, etc.

II y a un adverbe de temps interrogatif, qui est : quand?

[*Origines latines et Histoire.— Sont simples en fran9ais
les adverbes de temps qui suivent : hier de heri; demain de
de mane; souvent de subinde; tot de tot cito; tard de tardum;
encore de hanc horam (acette heure), jadis dejam dies; lors de
iUam horis; puis depost; quand de quando.
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Leg autres sont composes de deux, trois et meme qtiatre mots

fran9ais deja formes : mairi'tenant, bien-tdty aussi-tot, quelque-
fois, autre-fois^ en-suite^ en-fin^ des-or-maiSj etc. Tantot est

pour tant-tot. Dejd est pour de-ja. Ja est un ancien adverbe de

lieu, derive dejam, et qu'on retrouve ds^ns jadis et jamais. De
meme a-lors est compose de a et de lors^ qui existe encore

separement dans les locutions des lors, your lors, lorsque^ et qui
se trouve dans VHistoire Universelle de Bossuet Le mot hora

qui entre dans sa composition (lors est pour Vores) reparait
dans desormais {des-or-mais), dans dorenavant {cVorcs en avant),
dans la locution d'oi^es et dejd, et dans encore [hanc horam),
Au xvii« siecle, le souvenir de I'etymologie latine n'etait pas
tout a fait efface

; car, dans sa Remarque sur ce mot, Vaugelas
blame comme « bien basse » la locution a Vhmre, qui se disait

encore pour a^ors. MaintenantvQ^xQ^eniQmanutenerite, Toujours
s'ecrivait autrefois, d'apres I'etymologie, tons jours,

Aujourd'hui est forme de quatre mots et renfenne un pleo-
nasme : car hui seul {hodie) signifie aujourd'hui. La langue
populaire aggrave encore le pleonasme, en disant au jour d'au-

jourdlmi. — Au-par-avant est forme de trois mots.
Le mot foiSj qui entre dans la composition des adverbes au-

trefois ^ quelquefois, parfois, vient de vice.-- Longtemps, qui est

aujourd'hui un nom adverbial, s'ecrivait jusqu'au xvii® siecle

en deux mots, un substantif et un adjectif . Ex. :

<( J'espere obtenir de Votre Majeste pardon du long tempi
que j'ai attendu a lui rendre ceite sorte d'hommage. »

(CORNEILLE.)

Avoir un si long temps des sentiments si vains..,». {Id.)

Son p^re pent venir, quelque long temps qu'il tarde* [Id.)

8^ ADVERBES DE MANIERE.

§ 142. Les adverbes de maniere sont fort nombreux ;

lis comprennent d'abord des adverbes formes d'adjectifs et

qui sont presque tons terminesen 7ne7it{sagement, ]Joliment,

courageusement), puis quelques adverbes particuliers

comme :

bien, mieux, mal, pis, gratis,

ainsi, ensemble, . a Fenvi,

de meme, a dessein,

plutot, quasi,

expres, etc.
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[* Origines xatines et HiSToiRE. — Sont simples en fran-

^ais les adverbes de maniere suivants : hien de hene^ mieux de

melius^ mal de male, ainsi de in sic, ensemble de in simuL
Plutot est pour phis tot, qui est reste dans la langue avec un

sens distinct, mais qui ne Tavait pas au xviP siecle, et s'em-

ployait egalement dans le sens de phis vite et de pref^ra-
blement. On lit dans Racan : a Je choisirai plustot d'epouser le

trepas, » et dans Pascal :« que ne le declariez-vous phis tot? Vous
vous seriez epargne bien de la peine. »

Expres vient de ex pressiim; c'est un ancien adjectif neutre
devenu adverbe. Gratis est tout latin. A Venvi vient de ad in-

vitiim (centre un opposant, un concurrent).— Le mot quasi est un mot transporte du latin en frangais.
Avant Vaugelas, ce mot s'employait dans le style noble. Ex, ;

(( II n'y a aucune place dans la Judee qui n'ait ete contrainte

de recevoir garnison romaine, et quasi toutes apres un long
siege. » (bossuet.) II se trouve dans Pascal, Voiture, Saint'Evre"

mond, et Moliere I'a employe dans la comedie :

C'est une ville, en verite,

Aussi grande quasi que Thebes. {Amphitryon.)

Vaugelas juge ce mot cc las », c'est-a-dire familier, II a du
moins un peu vieilli.]

II y a deux adverbes de maniere interrogatifs, qui sont ;

pourqiioi? comment?

[* Origines latines et Histoire. — II y avait autrefois un
troisieme adverbe interrogatif de maniere : comme

, employe
dans le sens comment, sens qu'il n'a plus que dans les interro-

gations indirectes (§ 373). Ex, :

Fabian, comme est-il mort? (corneille.)

Comme vient de quomodOj et comment de quomodo inde.]

§ 143. Remarque I.— Les adverbes de maniere derives

d'adjectifs sont en general tires de Tadjectif feminin auquel
on ajoute le suffixe ment, Ex. : courageusementy devotement,

[
Origines latines. — Ces adverbes ont etefournis ala langue

fran9aise par une locution qu'on trouve deja en latin chezles ecri-

vains del'Empire (bona mente faciunt, Quintilien; devota mente

tuentur, Claudien), et qui a prevalu dans la basse latinite pour la

formation d'expressions adverbiales. Elle se composait du sub-

stantif mens k Pablatif (mente), et d'un adjectif a I'ablatif fe-

minin, honesta mente, dulci mente, forti mente
;
locution qui a
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donne a I'italien les adverbes onestainente, fortemente, dolce-

mente, et au fran^ais honnStement^ fortement, doiicement. Mais

^ le sens primitif du mot mente s'est completement efface dans ces

adverbes
,
comme on le voit dans premierement , inevitablement,

incontestablement, etc.]

Quelqnefois la forme feminine a disparu, par exemple :

V Elle a disparu dans les adverbes formes d'adjectifs

termines en e on e, en i el en u : commodeynenU aishnenf,

hardiment, joUment^ ijoliment, e'perdumenU resolument. On

voit, par Tortliographe de ces divers adverbes, que laplapart
ont perdu Vaccenfc circonflexe qui indique une contraction.

[
* HiSTOiRE. — Au xvii^ siecle on ecrivait/o/^/wgnf, poliment^

^pei'dument, ingmument, Voyez la Remarque de Vaugelas sur

les adverbes en merit.]

2° La forme feminine a egalement disparu dans les ad-

verbes formes d'adjectifs termines en oit ou ant; dans ces

derniers, le t final de I'adjectif a ete supprime devant le

suffixe ment, et ^?^ s'est change en m, par assimilation

avec la lettre initiale de ce suffixe. Ex. : prudent, pru-

demment; savant, savamment; elegant, elegamment; alon*

dant, adondamment,

[*Htstoire.
— C'est 1^ luie trace de Tancienne formation

des adverbes derives d'adjectifa ayant la meme terminaison au
masculin et au feminin : prudente^ elegante, abundante mente

{savamment a ete forme par analogie). II faut y ajouter genti-
ment (autrefois gentilment, gentili mente). On a vu que les ad-

jectifs qui n'avaient qu'une terminaison en latin pour le mas-
culin et le feminin n'en avaient qu'une egalement dans I'ancien

fran9ais {grand mere, etc. Voy. § 46). De meme, dans I'ancien

fran^ais, ces adjectifs se mettaient sans e muet devant le suf-

fixe ment : fortmentj grandment, loyalment. Ve muet n'a ete

ajoute qu'a la fin du xiv® siecle^ alors qu'on a cherche a mettre
de la regularity dans les formes grammatical es.]

On excepte lentement, presentement, vehementement
, qui

rentrent dans la regie generale des adverbes formes de

Tadjectif feminin.

Les adverbes nuitammenty notamment, sciemment^ sont

formes d'adjectiffe qui sont aujourd'hui hors d'usap^e ; ou
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bienila ont ete formes par analogie, sans que les adjectifs

correspondants aient existe.

Par exceptioB, impunement se forme de Tadjectif mptmi-.

traitrmsementy de traitre,

§ 144, Remarque II. — Ve muet de Tadjectif, soit fe-

minin, soit masculin, se change tres-souvenfc en e ferme.

Ex. : avengUmenty commodement , conformementy hiorme-

mentf opiniatrementy uniformement, obscuremeiityprecisement,

p'ofondemenL Mais on dit terriblementy longiiement, folle-

meni^ nouveXlemeni^ etc.

\^ HiSToiBE. — Les adverbes en mmi sont moins nombrenx
aiijonrd'hui qu'autrefois. On trouve chez Bossuet diligemmentj
dextrement, droitement^ desordonn&mcnt (Voy. )e vocabulaire, a

Ja suite des Etudes de I'abbe Vaillant nir les Sermons de Bossuet). ]

§ 145. Remarque III. — II y a anssi en frangais des

adverbes demaniere formes d'adjectifs employes an neutre,

Ex. :parler las^ voir clmr, chanter jiistey etc.

[Grammaire comparative.— Ces sortes d'adverbes correspon-
dent aux adjectifs neutres employes abverbialement en latin et

en grec. Ex. : Baxpucev ^€ki.(J(X(j(x (Rom.). Dulce rideiitem/didce

loquentem (Hor.).]

[* Origines latines. — Plus les langues romanes se sont

eloignees de I'epoque de la langue latine classique, plus le

neu/re a tendu a s'effacer. C'est de I'oubli du n outre que sont
venus certains substantifs mis au masculin dans la basse

latinite, et d'ou sont derives des mots fran9ais masculins ter-

mines au singulier par une s. C'est encore cet oubli qui a
donne au fran9ais plusieurs substantifs du genre feminin (folia,

feuille ; arma, arme, etc. (Voy. § 32, Orig. lat.). Mais, si le

neutre s'est efface en fran^ais, il n'y a pas disparu, pas plus
qu'en anglais et en allemand. Seulement il n'a pas en fran9ais
de signe distinct, et ses formes se confondent en general avec
celles du masculin. Ce n'est pas une raison pour le meconnaitre

;

car le fran^aisn'apas toujours des formes distinctes pour le mas-
culin et le feminin, par exemple dans les adjectifs brave, mobile,

etc., et ilen a pour le neutre qui sont evidemment distinctes dans
le pronom (Voy. § 69, Eem. 111,235, 244, 245, 255). Nous revien-

drons, au § 213, a propos des regies d'accord, sur les adjectifs
neutres en fran9ais, qri sont pris adverbialement.]

COURS STJPftBTEUB. 13
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[*HiSTOiRE.
—

Quelques adjectifs, en fran9ais, deviennent
adverbes en devenant neutres; par exemple fort^ vite. On dit

aujourd'hui fort et fortement, Jusqu'au xvii^ ssiecle on a dit

vitement : aujourd'hui on dit vite, comine adverbe, parce
que vite n'est plus usite comme adjectif ;

mais il etait fort en

usage au xvii® siecle : (c Plus vites que les aigles, plus coura-

geux que les lions. » (bossuet.)]

§ 146. Remarque IV. — Comme les adjectifs qualifi-

catifs (Voy. § 59 ibis)^ les adverbes de maniere peuvent
avoir trois degres de signification, qui se marquent comme
ceux de ces adjectifs, auxquels lis correspondent :

1° hepositif, Ex, : longtemps;
2° Le com;paratif, Ex, : plus longtemps ;

3° Le superJatify Ex, : le plus longtemps (?z^ tres-longtemps.

Deux adverbes seulement ont, pour le comparatif et le

superlatif, une forme speciale qui repond au comparatif et

au superlatif des adjectifs de meme origine. Cesont :

V Bien;Q>om^Mdi,i\f mieux ; superlatif /em'^k^a? et ires-bien,

2° L'adverbe inal; comparatif j:?^5 (ou 'plus mal) ; super-
latif /^j^/s (ou U plus mal) et fres-mal,

[Origines latines. — Bien \ieut de bene; mieux de melius;
mal de male; pis de pejus.]

A'' ADVERBES DE QUANTITE.

§ 147. Les principaux adverbes de quantite sont :

assez, trop, tres, le plus,

pen, beaucoup, si, tant, tellement,

plus, moins, encore,

autant, davantage, presque, tout a fait, etc.

II y a un adverbe de quantite interrogatif : combien?

[* Origines latines et Histoire. — Adverbes de quantite

qui sont simples en frauQais : Assez^ qui vient de ad satis,

peu de paucum, plus de pZ/is, moins de minus^ tant de tantum^
autant (pour altant) de aliud tantum^ tres de trans, si de sic^
tellement de tali mente. — Trop est un substantif pris adver-
bialement : c'est le meme mot que troupe, et primitivement il

indiquait plutot grande quantite qu'exoes. Aujourd'hui encore,
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on se sert familierement de cet adverbe en ce sens : Get enfant
est t7vp gentil ;

cette petite fille est trap mignonne.
Adverbes composes de mots fran9ais dcja formes :

— Beau-

coup est mi mot qui ne remonte pas au dela du xiv® siecle : on
disait autrefois moult (de inultum), un dos mots regrettes par
La Bruyere (Chap. De quelques usages). Cowp etait colp en vieux

fran9ais (de colaphum^ coup de poing, et, par suite, coup en

general).
— Davantage est pour d'avantage. — Presque vient

de la preposition pres et de la conjonction que].

§ 148. Remaequb.— Deux adverbes de quantite ont plu-
sieurs degres de signification : Becmcoup a pour comparatif

plusQt pour ^wpQv\2^iiile plus ; peu a pour comparatif mowzs

et pour superlatif le moins. Ce sont en realite des mots

difiierents, dont les radicaux sont distincts, comma leur

etymologic est difFerente.

[* Grammaire comparative. — De meme en latin plus sert

de comparatif a multum, minus a paulum.]

§ 148 dis.
* Aux adverbes de quantite on peut ajouter

le mot force, substantif qui s'emploie adverbialement aveo

le sens de beaucoup dans des locutions du style familier,

comme force coups, force gens.

Force reliefs de toutes les fagons. (la Fontaine.)

5° ADVERBES D'AFFIRMATION, DE NEGIATION

ET DE DOUTE.

§ 149. Les adverbes d'affirmation sont :

oui, si, certes, assurement, sans doute,

vraiment, voire, volontiers, d'accord,

meme, aussi, surtout.

Les adverbes de negation sont :

non, ne, pas, point, guere,

nullement, aucunement, etc. ,-t'

lies adverbes de doute sont :

peut-etre, probablement,

apparemment, a pen pres.
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Ces divers adverbes peuvent s'employer presque tons

Jiterrogativement. Ex. : oui ou non? vrame7it? peut-etre?
*

[Origines
latines et Histoire. — Old est le vieux mot oil

'yoy, VIntroduGtio7i), qui vient de hoc illud, et qui, d'abord

assourdi en ouil^ est devenu oui par la perte de 1'/. Dans Tan-
cien fran9ais, oil avait pour correspondant nen-il [non iUud\,

qui est devenu plus tard nenni, et qui signifie non.

Si vient de sic, et a donne le compose aussi {cdiiid sic), comme
tant a donne autant, Certes vient du latin certis. Volontiers, de

voluntariis. Vraiment, assurement sont formes des adjectifs vrai,
assur6 et du suffixeme/2^. — Voire Yient dn latin verCy vraiment ;

il ne s'emploie plus guere que dans la locution voire mcme, qui

signifie et mSme, Au xvi« siecle, il a son sens etymologique
(vraimentf oui). Ex. : « Voire mais (oui, mais,..) comment se-

rait-il possible de trouver un taureau si grand? » (amyot.)
Au xvii« siecle, il a le sens de meme. Ex, : cc Je puis faire

arriver en six jours, voire en six heures, ce qui s'est pass6 en

six ans, » (corneille.)
Chapitres, non de rats, mais chapitres de moines,

Voire chapitres de chanoines. (LA Fontaine.)
Ce mot commence a disparaitre du bel usage a la fin du

xvii® siecle. « Ce mot a fort vieilli, dit le P. Bouhours; ceux

qui ecrivent purement n'en usent jamais. » Selon Furetiere,
« c'est un terme populaire et ironique. »

'-Non vient du latin non; ne de Tancien fran9ais nen (abrege
de nenni) ; nidlement, aucunement, sont formes des adjectifs nul,

aucun, et du suffixe ment, Les mots pos et point ne sont des

negations que par suite de leur place dans la phrase; aussi

seront-ils etudies dans la syntaxe (§ 383).
—

L'etymologie de

gwdre est encore peu eclaircie.— Apparemment, prohahlement sont formes des adjectifs

apparent, probable et du suffixe ment, Peut-^tre est una phrase
abregee : il peut 4tre, comme on dit : il se pent ^tre, A peu pres
equivaut a la locution d peu de chose pres,— On a pu remarquer dans les adverbes, et Ton remarquera
dans les prepositions et conjonctions la frequence de Vs finale.

11 y a, dans toutes les langues romanes, une tendance a munir
les particules (adverbes, prepositions et conjonctions), soit d^ri-

vees du latin, soit creees par les nouvelles langues, d'un signe
earacteristique, qui est ^ en italien, s en fran9ais. Cet i et cette

s s*expliquent suffisamment par des formes adjectives qui sont
devenues adverbiales; Ex. : nimis (pour nimiis), gratis (ce der-

nier mot a ete transporte en francais). Ainsi vohmtariis a donne
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a ritalien volentien, au fran9ais volontiers. De m^me certes est

venu de certis, Plnsieurs autres s'expliquent par des formes
latines qui se terrninent par une s; Ex.: assez {ad satis), lors

primitivement Vores (illam horis)^ jadis (jam dies), tandis (tarn

dies), hors (foris), etc.

C'est I'analogie, fait si puissant pour le developpement des

langues, qui a etendu Vs a d'autres mots, ou cette consonne ne

s'explique pas par I'etymologie, par exemple dans gueres^jusqueSj

encores, mesmes, etc. Telle etait en effet I'orthographe de cespar-
licules au xvi*^ siecle et au commencement du xvii^. Or il ne
faut pas croire que ce soit toujours par euplionie : car Vs se

trouve aussi bien devant les consonnes ou separement que devant
les voyelles. Ex. : cc Jusques lorsque ce passage me tomba
entre les mains. » (montaigne.) « Encores que men feu pere
Grandgousier y eust adonne tout son estude. » (rabelais.)
<L Tout cela ne nous profite de giieres, y> (pALViN.)]

CHAPITRE VITI.

DE LA PRfiPOSITION.
I

§ 150. L^L preposition est un mot ou une reunion de mots

qu'on place devant un nom, un pronom ou un infinitif, et

qui marque le complement d'un autre nom, d'un adjectif ou

d*un verbe (Voy. la Syntaxe).

Le livre de Pierre ; preferer Vhonmte ^ Vutile; content ^e

sot; il travaille pour vivre.

[
Etymologie. — Le sens du mot pr6position est donne par

celui du mot latin d'ou il vient (prxpositionem) ;
de prae, de-

vant, et ponere, placer. C'est un mot qui se met devant un autre.]

§ 151. On distingu6 :

l"" Les prepositions qui sont formees d'un seul mot, ou

prepositions simples;
2^ Les prepositions formees de plusieurs mots, ou pre^

positions composecs. hesprepositions composees peuvent aussi

s'appeler locutions prepositives.
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§ 152. Les prepositions simples sont les suiyantes :

a,



DE LA PREPOSITION. -—
§ 152. 177

Tadjectif demi devant son substantif
; Voy, § 213, 2*^, Rem. II).

La Fontaine, d'apres cetCe origine du mot, a pu i'employer
comme adverbe ;

Mais je voudrais j;«rm?
Quelque doux et discret ami.

III. Le verbe a forme des prepositions par trois de ses mo-
des : I'imperatif ,

le participe present et le participe passe.

1° L'imperatif a forme void, voild, Ces prepositions, qui se

presentent comme des mots simples, sent en realite composees
cliacunede deux mots, l'imperatif du verbe voir (d'apres son an-
cienne orthograplie : voy) et les adverbes cu Id. C'est comme si

Ton disait ivois id, vois Id. Dans I'ancienne langue, et jusqu'au
XVI® siecle, ces deux elements etaient separables. On disait :

voy me Id (me voila) ; voy me ci pret (me voici pret).

2^ Le participe present a forme les prepositions durante pen-

dant, siiivant, touchant, moyennant, nonobstant. Cela vient de
ce que, dans I'ancienne langue, par souvenir de la construction

latine, on mettait souvent le participe present avant le subs-

tantif : voyant le m, pendant le proces {vidente rege, pendente
causa); quand le sentiment de la construction latine a dispaiu,
on s'est mepris sur la fonction de ces participes, qui sent de-

venus des prepositions.

Diirant est le participe present du verbe durer. Nous disons

aujourd'hui : sa vie durant. On disait autrefois : durant sa vie.

Pendant est le participe present du verbe pendre, dans le sens

de 6tre suspendu oiiensuspens.

Sidvant est le participe present du verbe suivre, Suivant la

regie equivaut a en suivant la regie.

Touchant est le participe present du verbe toucher. Touchant
vos interets equivaut a en touchant vos int^rets.

Moyennant est le participe present du vieux verbe moyennery
qui eJtait encore en usage au xvii® siecle, et qui signifiait four-
air un moyen, une aide, un secours. Ex. : il s'est tire d'affaire,

moyennant beaucoup d'argent. On dit encore dans le langage
familier : il n\j a point moyen de moyenner.

Nonobstant {malgre, proprement n'emp^chant pas) est une
forme transportee du latin en fran9ais (iiOJi obstante),

3° Le participe passe a forme attendu, excepte, ci-joint, vu, etc.

Ainsi Ton dit : Attendu ou vu cette decision. Dans cette locution,
attendu n*a pas le sens du verbe fran9ais attendre, mais du
verbe latin attendere, faire attention d, prendre en consideration.
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Attendu eette decision eqnivaut h cette decision ^tant prise en

consideration.

La preposition hormis etait h Torigine un mot compose dans

lequel entrait un participe passe (hors mis, c'est-^-dire : mis
en dehors), Jusqu'au xv® siecle, mis etait considere comma par-

ticipe, et, comma tel, etait variable. On ecrivait au xvii® siecle :

hors mis^ et Ton dit encore dans la langue de la procedure ;

h(yrs mise la clameur depropriete. Hors est une alteration du vieux
mot fors (Tout est perdu, /brs I'honneur), qui vient du latin foris,

et dont on retrouve une trace dans forcen^ (for'Sene)^hors desens,\

§ 153. hes prepositions composees oil locutions preposi^
lives sont formees a Taide de substantifs^ d*adyerbes et

de prepositions simples.

Les prineipales sont :

k cause de,

a c6te de,

nfin de,

a force de,

au-dessus de,

au-dessous de,

au devant de,

k la faveur de,

k regard de,

an lieu de,

au milieu de,

aupres de,

au prix de,

autour de,

au travers de,

d'apr^,

d'aupr^s,

d'avec,

de chez,

de crainte de,

de devant,

d'entre,

de fa^on k,

de par,
de peur de,

en degk de,

en depit de,

en dehors de.

en face de,

faute de,

gr^ce kf

hors de,

jusqu'^,

jusque dans.

jusque sur,

le long de,

loin de,

par chez,

par deg^i,

par de\k,

par-dessn"S,

par-dessous,

par devant,

par devers,

par en bas,

par rapport k,

pres de,

proche de,

quant k,

sauf a,

vis ^-vis de.

(* Origines latines et HisTOiRE. — Vis-a-vis signifie face

d face. Vis est un ancien mot qui, avec addition d'un f^uffixe,

a forme visage; il vient du latin f visum (accusalif de mi(s),

pris dans le sens de vultum,]
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CHAPITRE IX.

DE LA CONJONCTION.

§ 154. I/a conjondion est un mot on nne reunion de

mots servant kjoindre, k lier ensemble plusieurs mots ou

plusieurs propositions. Ex. :

Pierre et Paul jouent. II pleure et il rit en meme temps.

fETYMOLOGTE.
— Le sens du mot conjondion est donne par le

mot latin dont il vient : conjuncUonem, liaison, jonction ;
de cunif

avec, et jimgere, joindre.]

§ 155. On distingue, d'apr^s leur usage, differentea

Bortes de eonjonctions, dont les principales sont les sui-

vantes :

1° Pour marquer la liaison : et, ni, aussi, que;

2° Pour marquer opposition : mais, cependunt, poiirtant,

toiitefois^ neanmoins, au lieu que, loin que;

3^ Pour marquer division : ou, ou lien, soit, soit que;

4'' Pour marquer exception : sinon, quoique, lien que,

a coyidition que, a moins que, si ce n'est que, du moins ;

5® Pour comparer : comme, de meme que, ainsi que;

6** Pour ajouter : deplus, d'ailleurs, outre que, encore;

V Pour expliquer et rendre raison : car, parce que,

'puisque, vu que, attendu que, sehn que, c'est pourquoi,
c^est-a-dire ;

8^ Pour marquer Tintention : afin que, pour que;

9*^ Pour conclure : or, done, ainsi, partant, de sorfe que
de manihre que, depuis que ;

10^ Pour marquer le temps : quand, lorsque, comme, des
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que, tandis que, pendant que, apres que, cmssitot que, avant

qite,jusqu'a ce que;

11° Pour marquer le doute ou la crainte s $1, suppose,

que, soit que, pourvu que, en cas que^ de peur qice.

[

*
Oeigines latines et Histoire. — Sont simples les con-

jonctions suivantes, qui derivent de conjonctions latines; ainst

de in sic; car de qiuire; done de tunc; et de et; ni de nee; ou

de aut; quand de qiiando; comme de quomodo; si de sic; que
de quod et de quam. — Mais vient de magis; or du substantif

hora (a cette hewe^maintenant)^ aussi de aliud sic,

Sont composees les conjonctions lors-que^ 'par-taut (per tan-

turn), pour- 1ant [pro tantum, pourautant), nean-moins {nihilo-mi-

nus)j ce-pendant (pour pendant ce temps, Ex.: Vous vous amu-

sez, et cependant la nuit vient). II faut noter que le compose
toute-fois n'a pas la meme etymologic (vice) que quelque-fois,

par-fois : il se disait en vieux frangais toutes voies.

Car, au xiii® ei^cle, avait encore son sens etymologique

{quare)y on disait : « ne eavoir ni car, ni comment. » — Mais
a garde le sien dans la locution n'en pouvoir mais (n'en pou-

voirpas davantage).
— Au lieu de ni,%n disait autrefois ne

(qui est plus pres de I'etymologie, neque) ;
de la une locution

que Vaugelas declare vieillie et que Moliere met dans la boucho
de Thomas Diafoirus : neplus ne moins que..,

— Si a forme le

compose si-non ; ces deux mots etaient autrefois distincts. On di-

sait : iisi lui non (sinon lui), du moins son frere. »— Les locutions

lorsque, puisque sont encor« separables aujourd'hui : Lors done

que..., puis done que,*, Au lieu de si, on. emploie quelquefois
que si, au commencement des phrases, pour marquer une oppo-
sition avec ce qui precede. C'est un latinisme, quod si. ..

La conjonction composee afin que {a fin que) devient quelque-
fois dans le langage populaire, a seule fin que ; c'est comme
si 1 on disait : a cette fin pour laquelle^ en latin ad hunc finem
quo,... ou secundum quern,,,]

§ 155 bts, Parmi les conjonctions, les unes sonfe em-

ployees dans les propositions coordonnees, les autres dans

Ub p7'opositions sudordo7inees (Voy. |§ 172 et 178).
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CHAPITRE X.

DE L'INTERJEGTION.

§ 156. li interjection est iiu mot ou une reunion de
mots servant a exprimer un mouyement de Tame, par
exemple :

1° La joie : ah ! Ion !

2° La doulenr : aJi! cm ! Jielas I ouf I

3° La surprise: lial Ml lali! eh lien! ehqiioi! peste !

onais ! comment! grand Dieu ! juste del! misericorde !

4^ La crainte, I'aversion : oh !
fi ! ah fl! fi done ! foin!

5*" Le desir d'enconrager, d'exciter : aJlons! sus ! siis

:Jonc! ferme ! jpatience ! alerte! ^^reste! zest! ga! or fa!
(.ourage I

6^ Le desir d'arr^ter ou de faire taire : la, la ! toiU doux!

tout heau! halte-la! grace! cJmt! jpaix! silence! dame!

7° L'intention de faire une concession : soit!

8° L'action d'appeler, d'interroger : he ! hem ! ho !

hola! d/st, sti hein?

9* L'action de saluer : salut! ionjour! lonsoir ! adieu!

serviteur I

10® L'action d'applaudir : bravo! vwat!

[* Etymologie. — Interjection vient de interjectionem^ et si-

gnifie unmo^ jete au milieu du discours {jacere inter).

[* HiSTOiRE. — L*iuterjection helas est composee de deux

aiitres, dont la seconde etait tres-usitee dans TaDcien fran^ais :

las! Cette derniere vient du participe lassicm, U^-las! signifiait

que je suis fatigue, malheureux!]
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* Eeharque I.— La plupart des interjections, on Ta

vu, viennent de substantifs dont le sens est assez elair. II

faut noter seulement que dame! vient du latin domine efc

gignifiait seigneur ; on disait : dame Dieu! c'est-^-dire set-

g?ieur Dieu! afi! dame! c'est-k-dire ah! seigneur!

*
Remarque II. — Ce sont en general des propositions

elliptiques. Par exemple les interjections : Courage! Pa
Hence! Silence! sont pour: Ayez courage! Prenez patience!
Faites silence!,.. Soil n'est autre chose que la troisieme

personne du subjonctif present du verbe etre, et equivaut
a que cela soil! Supposons que cela soit! Ce subjonclil

s'emploie aussi comme conjonction (Voj. § 155, 3°).

*
Remarque III. — L'interjection 6 sert k marquer le

vocatifet s'emploie toujours devant un substantif:

rage, 6 desespoir, d vieillesse ennemie ! (corneille;.)

...i . .
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DE LA PROPOSITION ET DE SES ELEMENTS.

§ 157. Une j^^Ams^ est une reunion de mots formant un
Hens complet : sa forme la plus simple est la pro;positlon^

qui est renonciation d'un fait ou d'un jugement.

[* Etymologie. — 'Phrase vient du mot grec appij'.^, pai*

riiitermediaire du latin phrasimj expression d'une pens^e; pro-
position vient du latin propositiomm^ action de mettr6 en avant

{une idee).]
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§ 158. TJne phrase peut se composer de plusieurs jt?f(?^(?^

sitions.

II J a, dans une phrase, autant de propositions qu'il s'y

trouve de yerbes k un mode personnel exprimes ou sous-

entendus.

.

Les phrases sont separees entre elles par un point ou

par deux points; les propositions, par la virgule ou le

point et virgule (Voy. § 25), ^ moins qu'elles ne soient

li^es par une conjonction ou un pronom conjonctif.

§ 159. Toute proposition se compose de trois termes :

sifjef, verie, attrihut,
m

On entend par sujet le mot indiquant la personne ou la

chose qui est dans I'etat ou qui fait I'acte exprim^ par le

verbe. Le sujet est exprime par un nom ou un pronom,
ou quelquefois par un infinitif.

li attrihut est le mot indiquant la qualite qui est jugee

appartenir ou ne pas appartenirau sujet. C'esttoujours un

adjectif, un substantif pris adjectivement, ouun participe.

Le verle affirme que la qualite representee par I'attri-

but appartient au sujet. Cette affirmation est exprimee
s par le verbe etre, Ce verbe est tonjours contenu, avec

Vattribiit, dans les aufcres verbes, qui sont, pour cette

raison, appeles verges attrihutifs ; par exemple ije dors, est

uu verbe qui equivaut a •. suis (verbe) dormant (attribut),

EXEMPLES BE PROPOSITIONS :

Dieti
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Aussi il y a trois propositions dans ce yers :

Apres qu'il eut broute, trotte, fait tous ses tours.

(LA FONTAINE.)

1^° proposition lajjres qu'il eut Iroute; 2^ apres qiCil cut

trotte; 8® a;pres qu'il eut fait tons ses tours.

II n'est meme pas necessaire que le sujet soit exprime ;

et il ne sanrait etre exprime a certains modes, par exemple
a I'imperatif. En consequence, il y a quatre propositions
dans cette fin de vers de Corneille : - .

Va, cours, vole efc nous venge.

§ 161. Hemahque II. — Nous avons dit qu'il y a, dans

une phrase, autant de propositions qu'il s'y trouve de yerbes

a un mode personnel (§ 158). Les yerbes ^ un mode imper-
Bonnel peuyent aussi former des propositions : ainsi Ton

distingue \2i pro;position infinitive (§ 321 et suiy.) et Id^ ])ro-

position joarticipe (§ 831 et suiy.).

§ 162. Du sujet et de I'attribut dependent le plus sou-

yent certains mots qui encompletent le sens, et que, pour
cette raison, on appelle des complements. Ex, :

Sujet. ^dT'uT^^ ^^''^^' ^^^'•^^"^- CompUment de Vatifibut,

Un ami de la verite est un homme sans parti pris,

Ler^cit decetaccident tira des larmes de tous les yeux,

(fut tiranf)

Dans ce dernier exemple : tira des larmes de tous Us

yeux, le yerbe a deux complements :

1° un complement direct, qui indique la personne on la

chose sur laquelle s'exerce Taction du sujet ; le comple-
ment direct est ici des larmes ;

2*^ un complement indirect, qui indique snr qui et comment
s'exerce Taction, fet qui, en general, est marque par une

preposition ; le complement indirect Q^t ici : de tous les yeux,

§ 163. Remarque I. — Le m§me yerbe pent ayoir
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plusieurs complements directs et mdwects. Ex. : J'ecrirai

au noiaire, demain, au sujet de cette affaire.

(L La mer irritee s'ele^e vers le ciel,
— et vient enmur-

murant se briser contre des digues inebranlables,
—

qu'a-
vec tous ses efforts elle ne peut detruire ni surmonter. -»

( BUFFON. )

II y a, dans cette derniere phrase, trois propositions,

que nous avons separees par des tirets.

Dans la 1'®, le complement indirect du verbe est vers le

ciel, Dans la 2% vient a deux complements : V en murmu-

rant; 2'' se briser, etc. Dans Ib. *d^, pent si, deax com^ple-
ments : 1" avec tous ses efforts; 2^ detruire, surmo7iter,

Remarque II. — Des complements indirects on dis-

tingue les complements circonstanciels, c'est-a-dire ceux

qui marquent quelque circonstance de temps, de lieu, de

maniere, etc. Ex, :

Tu veux m'assassiner demain, au Capitole,
Pendant le sacrifice (corneille, Cinna.)

§ 164. On appelle sujet logique, attribut logiqne^ comple-
ment logique tout ce qui se rattache au sujet^ a I'attribut

ou au complement. Ex, :

Sujet logique, verbe, attribut logique.
La bonte de Dieu est adorable dans toutes ses

manifestations.
'

Sujet ^ verbe attributif, complement logique,
La mer se brise en murmurant — contre les

rochers.

CHAPITRE XL

DE CERTAINES PARTICULARITES DES PROPOSITIOxNS.

§ 165. Au svjet, a Vattribut Qt aux comjolements on joint

quelquefois un mot ou une reunion de mots qui s'en pen-
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vent detacher : c'est ce qu'on appelle une apposition. Ex, :

Alexandre, roi de Ifacedoine, vainquit Darius, roi des Perses,

Qaittez-moi cette serpe, instrument de dommage*
(la FONTAINE.)

[Etymologie.
—

Apposition vient de -f appositionemj action

de placer a cote, qui vient de ponere ady placer a cote.]

Les mots mis en apposition peuvent n'^tre pas du meme

genre et du meme nombre que le terme qu'ils modifient.
.

Ex, : Les Remains, nation ielliqueuse, firent la conquete
du monde,

§ 166. Quand les mots ainsi ajoutes sont on semblent su-

perflus, ils forment ce qu'on appelle un pleonasjne, Le pleo-
nasme n'est acceptable qu'autant qu'il ajoute quelque

chose, sinon a la pensee, du moins au sentiment, k I'ex-

pression. Ex. .-
.

.... Je I'ai vu, dis-je, mt,

Ce quon appelle vu, de rnes propres yeux vu. (moliehe.)

Et que m\i fait, a wo^, cette Troie oii je cours ? (racine.)

Trois sceptres a son trone attaches par mon bras
Parleront au lieu dCelle^ et ?ic se tairoiit pas. (coeneille.)

Dans ce dernier cas, il n'y a pas de repetition. La

pensee est renforcee ; non-seulement ces sceptres parle-

ront, dit Nicomede, mais 27s ne cesseront pas de parler.
*

L'usage admet les locutions : descendre en bas, monter

en haul (Academic), bien qu'elles forment pleonasme. A
plus forte raison Eacine a-t-il pu dire, en precisant Ten-

droit :

Qu'on ne laisse monter aucuQo ame Id-haut. (les plaidedrs.)

[
*HiSTOiiiE. — Voyez^§ 233, 234, 333 3^ pour les pleo-

nasmes dans I'emploi du pronom sujgt et du pronom comple-
ment, surtout au xvi^ et au xvii^ siecle. — Ce qui ne serait

nullement admis aujourd'hui, c'est le pleonasme produit par
la repetition de la conjonction que dans la meme proposition,
pleonasme tres-frequent chez les ecrivains du xvi® siecle. Ex, :

a II lui jura que, ei. d-^ns trois jours, il ne changeoit de lan-

COURS SUl'ERIEUR. .- 1 i
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gage, qu'il le feroit estrangler. » (d'aubignjS.) Ce geore de

pleonasme est blame par Vaugelas, qui a aontribue a y faire

renoncer. Voyez sa Keinarque : Que conjonctive repetee deux
fois dans un in§me membre de periode. ]

[Etymoloqie. — Pleonasme vient de TrXeovaapic, siirahon^

dance.]

§ 167. Qiielqnefois, au contraire, un des termes neces

saires a la construction reguliere de la proposition se

trouve supprime ;
c'est ce qu'on appelle une ellipse. Ex. :

Aimez votre prochain comme vous-meme, — La proposi-
tion complete serait : comme vous vous aimez vous-meme,

§ 167 bis, L'ellipse est d'un usage tres-frequent dans les

reponses a une question. Ex, : « Vous Youdriez done des

citoyens ennemis de I'oisivete, et qui tendissent toujours
au bien public?

— Oui, sans doute. y> (fenelon.) — La

proposition complete serait : Om) je le voudrais,

Ou le conduisez-vous? — Alamort.— A la gloire. (corneille.)

Les propositions completes seraient : « Je le conduis a

la mort. — On me conduit k la gloire. »

§ 168. Uellipse est encore tres-frequente dans les locu-

tions populaires qu'on appelle 2^^^overbes, Ex. :

A ion entendeur demi-moL — A Ion chat Ion rat, —
Apres lapluie le beau temjjs, etc.

§ 169. II y a quelquefois ellipse d'un verbe a un mode

personnel, constituant une proposition (Voy. §§ 158 et

161), dans les exclamations, et sui'tout dans les tourriures

par rinfinitifexprimant I'indignation. Ex. : Moi, lui cederl

Moi, me declarer YdJmQ^ul (La proposition complete pour-
rait etre : moi, je pourrais lui ceder, me declarer vaincu!),

a Heureux le peuple qui est conduit par un sage roi ! »

(fenelon.) II y a ellipse du verbe etre: ce peuple est heu-

reux qui...

(t Le moyen de s'en taire, h, moins que d'avoir sa vertu ? t>

(bossuet.) C'd-d, quel est le moyen de...?

[Etymologie.
—

Ellipse vient de eXXei^ig, manque^ omission.]
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[* HiSTOiRE. — L'ellipse etait beaucoup plus frequente dans
Ja langue dii xvii«, et surtout du xvi« siecle, que dans la

Jangiie actuelle, oii le besoin de clarle fait en general expri-
mer tous les mots necessaires a Fexpression complete de la

pensee. On verra im grand nombre d'exemples d'ellipse de
I'article (194-196), des pronoms personnels (§ 220) et con-

jonctifs (260 bis), etc. L'ellipse du verbe etre etait partieulieie-
ment frequente, meme quand ce verbe ne jouait pas le role

d'auxiliaire, pour peu qu'il ait ete deja exprime dans la phrase.
Ex. ; (C Ayant montre en premier lieu quelles sont les meschan-
letes de nostre Steele^ et combien estranges a comparaison de celles

du precedent... » (h. estienne.) cc La remission des peches gra-
tuite est si dairement expos^e en I'Ecriture, que rien plus, ^

(CALVIN.) La phrase complete serait : que rien n'est plus dai-
rement expose,

Quelquefois, quand un m6me verbe doit ^tre repete, il est

omis la seconde fois, meme alors qu'il devrait etre a un autre

temps, a un autre mode, ou a une autre personne que la pre-
miere fois. Ex, : (c Noa qu'il eust envie de gratifier au peuple,
ni qu'il se fiastk la commune d'Athenes, mais auxnobles [c-dd,
niais il se

fiait...] et aux gens de bien et d'honneur, d (amyot.)
cc C© n'est done que pour nostre devoir apn qu'on puisse dire^ et

vous quelque jour [c.-d-d. e^ gi^e vous puissiez dire aussi...] que
c'est nous qui avons defendu la liberte de cette cite. y> (montluc.)
a Le^ reines sont ici depuis hier, et Monsieur deux jours aupa-
ravant. » (malherbe.) c-d-d, et Monsieur y a 4t^ deux jours

auparavant.

Mais biontot reprenant son visage sdv^re,
Tel que d'un empereur qui consulte sa m6re. (BACINB.)
Z<iV^im2i\^ mQ,orx^i2LXit\ qu'euss^-je fait, fidHe? (Id.)

Sans parents, sans amis, sans espotr que sur moi, , • (Id,)

Rien de plus frequent que l'ellipse chez M"^« de Sevigne :

c'est un des caracteres de son style.]

§ 1^0.
* A la difference des langues grecque et latine,

Gu I'ordre des mots, tout en 6tant soumis k de certaines

regies, offre cependant une grande liberte et de nom-

breiises combinaisons, la langue frangaise range en gene-
ral les mots d'une maniere uniforme : V en premier lieu

vient le nom sujet, accompagne de Tadjectif qui le suit

ou le precede; 2° apres le sujet vient le verbe; 3** le

verbe est suivi de ses complements, d'abord (en general)

du complement direct; puis des complements indirects.
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Get ordre est impovse a la langae fran^aise par Tabsence

des flexions, c*est-a-dire des desinences casuelles qui, dans

leslangnes anciennes, distingnaient le sujet et les divers

complements. Mais, s'il a I'inconv^nient d'etre monotone

et de ne pas se preter aisement a toDS les mouvements de

la pensee, 11 a I'avantage d'etre imm^diatement saisissable

pour Tesprit, et de faciliter le travail de Tanalyse logique
et de Tanalyse grammaticale. D'ailleurs, la langue fran-

gaise elle-m^me admet quelques derogations a Tordre

liabituel des mots : ces derogations sont appelees dr s in-

versions .

[* Etymologie. — Inversion vient de inversioncm, action de

retourner^ mot qui vient de in vertere, toiimer sur, retounier.]

Les inversions les plus freqnentes en franjais sont les

suivantes :

1° Sujet mis apres le verbe, et quelquefois meme apr^s

Tattribut ; Ex. : quand viendra le printemps, les arbres se

couvriront de fleurs. Grande fut ma surprise.

De quoi ee m^le Eome? Et d'oii prend k senat,
Moi vivant, moi regnant, le soin de mon Etat? (corneille.)

Du creux de leurs tombeaux sortira nne voix qui foudroie

toutes les grandeurs. y> (bossuet.) « Aux pieds du trone 6tait

'U Mortj pale et devorante. 3> (fenelon.)

2° Complement indirect mis avant le sujet et le verbe
;

Ex. : Be Id vient le mal ? Sur lui retombe toute la respon-
sabilite.

* Remarque I. — L'inversion est surtout fr^quente en

poesie et dans le style oratoire. On cousid^re comme une

hardiesse poetique cette construction de Malherbe :
.

Et tomhent avec eux d'une chute commune
Tous ceux que leur fortune
Faisait leurs serviteurs.

La poesie admet meme que le complement direct se

mette avant le verbe et le sujet ;
Fx. :

.... Aliens briser ce foudre ridicule,
Dont arme un bois pourri ce loeuple trop credule. (corneille.)
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Remarque II. — L'inversion est freqnente, inSme en

prose, apr^s les adjectifs ou adverbes qui rappellent ce qui

precede. Ex. : <t Telles sont les yicissitudes du monde. »

(flechier.) <x Ainsi s'ecoule la vie. » (pascal.)

Remarque III. — Le style familier admet que de deux

sujetsetde deux complements, I'un soitavant, Tautreapres
le verbe. Ex. : « Ma chere enfant, Dieu le veut^ el nos af-

faires. » (m'"^® de sevigne.) <r Je vom embrasse efc voire

fripon de frere, » {Id.) « II a des vapeurs qvi Voccnpent
et toules ses amies. y> {Id.)

Quant k la place des complements, directs et indirects,

c'est le sens general de la phrase, le gout et quelquefois
Toreille qui indiquent lequel doit etre place le premier.
Ex. : Yerser V son sancf 2° ponr la patrie. « II leur doune

Vpour recompense 2° Tempire du monde. i& (bossuet.)

[

*
HiSTOTRE. — L'inversion etait plus freqnente dans la

langne du xvi® siecle et du xvu® siecle que dans la langue ac-

tuelle. Voyez sur ce sujet A . Benoist, la Syntaxe francaise entre

Palsgrave et VaugelaSj p. 53-54
;
158

;
178

;
le Lexiqae de l\adne

par Marty- Laveaux, p. cxxxiv
;
celui de Sevigne, p. lxiv, etc.]

§ 170 bis. Enfin quelques phrases presentent un sens in-

^errompu par suite d'un changement de construction qui
substitue un sujet a nn autre : c'est ce qu'on appelle une

anacoluthe OM phrase brisee. Ex. :

Captive, toujours triste, importune a moi-meme\
Pouvez-vous souhaiter qu'Andromaque vous aime?

(RACINE.)

Un noble orgueil m'apprend (\\\etant fille du roi,

Tout autre qu'un monarque est indigne de moi. (cornetlle.)

. Indomptable taureau, dragon impetueux,
Sa croupe se recourbe en replis tortueux. (racine.)

<L Issue de cette race^ fille de Henri le Grand^ son grand coenr

a surpasse sa naissance. )) (bossuet./

« Ami infidelCy Tamitie n'est plu8 rien pour lui des qu'elle in-

teresse sa fortune . y> (massillon.)

Toujours ex^wses aiix plus nffreuses vengeances, la Constance

et la valeur leur devinrent recessaircs. i> (montesqcieu.)
coups f^UPEniEUB, J I,
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[

*
Origines latines. — Toutes ces tournurea sont un souve-

nir de phrases grecques et latines, oii, grace aux flexions on

cas, ies incises pouvaient etre ainsi jetees facilement au com-
mencement de la phrase et se rapporter aux divers comple-
ments, sans produire une anacoluthe, — Pour la derniere, voir

la proposition pa7iiQipey ^ 233.]
-

CHAPITRE III.

DES DIVERSES ESPEGES DE PROPOSITIONS.

§ 171. Les propositions sont simples ou composees.

On appelle propositions simples celles qui n*ont qu*un

Bujet, un verbe et un attribut, ces trois termes etant ou

n'etant pas accompagnes de complements. £fx. :

« Ce temple est mon pays. » (racine.)
— « Les efEorts de la

violence ne peuvent affaiblir la verite. » (pascal.)

On appelle piroposiUons comp)osees, celles qui ont plus
d'un sujet, d'un verbe et d'un attribut. Ex, :

a La jalousie et Temulation s'exercent sur le mSme
objet. )) (la beuyere.) Deux sujets, deux propositions:
1^ La jalousie s'exerce,,.; 2"^ L'emulation s'exerce,..

(( Charles I®^ etait juste, modere, magnanime, tres-ins-

truit de ses affaires et des moyens de regner. d (bossuet.)

Quatre attributs, quatre propositions : 1® Charles etaitjuste;
2"" Charles etait 7nodere ; etc,

§ 172. On distingue encore \q% piroptositions coordomiees

et \e^ p)rop)ositions suhordo7inees :

l"* Ou bien les propositions sont mises Tune apres
Tautre, jointes ou non jointes entre elles par des conjonc-
tions (et, ou, ni, mais, or, donc^ car, en effet, d'ailleurs, etc.),
de maniere a rester independantes : ce sont des p7*oposi'
lions coordonnees ; Ex, :

L'arbre tient bon, le roseau plie,
Le vent redouble ses efforts. (la Fontaine.)

« L'homme s'a^ite, mais Dieu le mene. » (fenelon.)
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2^ Ou bien une des propositions est dependante de

I'autre : la proposition dependante est dite subordonme^ et
"

'autre s'appelle^r^^(?5///(??2 ;prmci;pale.

§ 173. Lespropositions sulordonnees les pins fr^qnentes
jont celles qui commencent, soit par les conjonctions g[ue,

si, lorsgue, soit par un pronom ou par un adjectif interro-

gatif ou conjonctif {qui, quel^ quelle). Ex. :

Propositions principales : Propositions sulordonnees :

Je ne crois pas qvCil soit tci,

Cette maison est plus haute que vous ne croyez,

Je ne sais p)cis sHl viendra,

Jeneconnaispaslapersonne qui est venue.

tTignore quelle personne est venue,

Remakque I. — Le vrai caractere de la proposition sii-

lordonnee, c'est de ne presenter un sens complet que par
son union avec \n> proposition principale,

Eemarque II. — Une proposition subordonnee pent

dependre d'une autre proposition subordonnee.

Remarque III. — On distingue trois especes &.Q proposi-

tions sulordonnees :

1^ On sl'^^q'Wq propositions completives, celles qui sont

indispensables pour completer le sens de la proposition

principale, et qui lui sont rattachees par la conjonction^we,

dependant d'un verba precedent, ou par un mot interro-

gatif. Ex. : je ne crois pas qu'il soil de retour; je yeux

qu'il oleisse; je ne sais que dire, comment repo7idre; etc.

2° On appelle propositions circonstanckites, celles qui
ne font que modifier la proposition principale en y ajou-
tant des circonstances de cause, de temps, de lieu, etc.

Elles sont rattachees a la principale par les conjonctions

quandy lorsque, si, etc. Fx,: je viendrai ^ua/z^ jepourrai.

3° On appelle propositions incid'entes, celles qui sont

jointes a la principale par un pronom conjonctif, et qu/,
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par conseqnenfc, lui sont moins etroitement unies que les

complelives. Ex, :

« Celui 1** qui regne dans Us cieux,
— 2° et de qui re-

[event tons les empires;
— 3° a qui seul opparlient la

gloire, la majeste et Vindependance ^
est anssi le seul —

4° qui se gloripe de faire la loi aux rois,,,, » (bossuet.)

*
Remarque. — On appelle mcz'se unepetifce proposition,

formant un sens complet, qui est intercalee dans unr pro-

position plus etendue, et qui est mise soit entre paren-

theses (Voy. § 26, 10°), soit entre deux virgules. Ex. :

« Mais, dira-t'On, cela n'est pas vraisemblable. ))

II ne faut pas confondre une incise avec une proposition
incidenle. La phrase suivante donne un exeraple de I'unr;

et de I'autre: a Get art de donner agreablemenf,
—

quelle
avait si bien pratique durant sa vie (proposition incl-

dente)^
— I'a suivie,

—
je le sats (incise),

—
jusqu'entre

les bras de la mort. » (rossuet.)

- CHAPITRE IV.

REGCES COMMUNES AUX DIVERSES ESPECES DE MOTS.

§ 174. Avant de passer en revue les regies de syntaxe

particulieres a chaque espece de mots, il est bon de noter

celles qui leur sont communes.
Les mots, dans les rapports qu'ils out les uns avec les

autres, sont soumis a deux sortes de regies : les regies

d'accord, et les regies de dependance ou de complement,

Remarque. — Les mots invariables ne sont pas soumis

aux regies d'accord,

V Regies d'accord,

§ 175. Les adjectifs et les participes passes, seuls ou ac-

compagnes de I'auxiliaire etre, s'accordent en genre et en

nombre avec les substantifs et pronoms dont ils sont les at-

trihufs ou qu'ils modifient ; les verbes a un mode personnel
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s'accordent en nombre efc en personne avec les substantifs

ou pronoms qui sont leurs siijets, Ex. :

Qa'un ami veritable est nne douce cbose! (la Fontaine.)

{Bonce est au feminin, parce qu'il modifie chose^ qui est

du feminin.)

La vertu est aim^e. {Aimee est au feminin, parce que lie

sujet verki est du feminin.)

Je suis content ou contente. (On met le masculin con-

tent^ ^\je represente un homme; le feminin contente, si ye

represente une femme.)
J'aime les enfants qui sont obeissants. {Oleissants est au

pluriel inasculin, parce qu'il se rapporte a ([11% represen-
tant les ^;?/^w/5, c'est-a-dire un substantifmasculin pluriel.)

Nous sommes tons mortels. {Sommes est a la premiere

personne du pluriel, parce que son sujet 7ious est le pro-
nom de la premiere personne du pluriel ; tons et mortels

sont au pluriel masculin, parce que nous represente le

pluriel masculin.)

§ 176. Remahque. — Quelquefois lee mots sont mis en

rapport ensemble, non d'apr^s les regies de la grammaire,
mais d'apr^s la pensee, c'est-k-dire qu'un adjectif, un

pronom ou un verbc, au lieu de s'accorder en genre et en

nombre avec le substantif auquel il se rapporte gramma-
ticalement, s'accorde avec un autre dont la pensee est

eveillee par ce substantif. C'est ce qu'on appelle une syl-

le]3se. Ex', :

Entre le paiivre et vous, vous prendrez Dieu pour juge,
Vous souvenant, mon fils, que, cache sous ce lin,

Comme eux vous itdes pauvre, et comme eux orphelin.

(racine.)

<( Les personnes d'esprit ont en eux les semences de tous les

sentiments. y> -
(la bruyerk.)

« Quand le peuple hebreu entra dans la terre promise, tout y
celebrait leurs ancetres. t> (bossuet.)

[Etymologte, --
Syllep^e vient de 7'jaXy;6'.Cj comprehension]
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[

*
HiSTOiBK. — Vaugelas cite un autre exemple de syllepse,

qu il emprunte k Malherbe : 0: J*ay eu cette consolation en mes
ennuis, qu'une infinite de personiies qualifiees ont pris la

peine de me tesmoigner le deplaisir quHls en ont eu. y> II juge
qu'ils dc plus elegant que ne serait qu'elles, d Mais tel ne im
pas I'avis de TAcademie fran9aise, qui, dans ses Observations
sur les Remarques de Vaugelas (1704), desapprouva cette syl-

lepse, parce que le mot personnes est ici accompagne d'un ad-

jectif ferainin
;
mais elle I'aurait admise, s'il y avait eu des

personnes de qualiUy ou bien des personnes considerables, ou
tout autre adjectif qui fM des deux genres (Vaugelas, t. I,

p. 60-63). On etait devenu alors plus severe sur la syllepse

qu'on ne I'avait ete jusque-la, par exemple au xvi« siecle ;

(( II n*estoit point en la Jiberte du clerge de cboisir k leur

plaisir. » (calvin.) « Camillus commanda au demeurant de
Vexercite (armee) quils le suivissent en ordonnance le petit

pas. » (amyot.) C'est un souvenir du latin; etle dernier exemple
est tout latin de tour et d'expression.

Racine coDstruit le collectif la plupart du monde avec le

pluriel : cc La plupart du monde n'ayant entendu parler de
cette tragedie que sous le nom d'Athalie, je n'ai pas juge k

propos de la leur presenter sous un autre titre. »

2° Regies de dependance ou de complement,

§ 177. Le sujet, le varbe etFattribut sont souvent accom-

pagnes de mots qui en dependent, et que Ton appelle des-

complements (Voy. § 162). Les complements sont en general

joints aux diiferents mots dont ils dependent par des

prepositions. Ex, :

1. Complement du sujet: Le livre de Pierre est perdu.
2. — du verle : La gelee nuit aux fleurs.

3. — de Vattribut: Le jardin est plein de fruits.

Mais le complement direct du verbe se joint au verbe

sans preposition. Ex. : J'aime les fleurs.

CHAPITRE V.

ANALYSE GRAMMATIGALE. ,

§ 178. 1j analyse grammatkale a pour objet de faire
'

disUnguer les diversesespecesde mots, d'en fuire eonnaitre
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les formes et de faire saisir les rapports qui les unis-

sent les uns auxautres dans une m^me phrase.

MODELE B'ANALYSE GRAMMATICALE.

Analyse de

Le dernier

d'Angleterre
Louis XIV.

la phrase suivante :

des Stuarts, depouill^ de ses Etats, s'enfuit

et vint chercher un asile k la cour de

Le
dernier

des

Stuarts,

d4pouilU

de
ses

Etats,

enfuit

d'

AngUterre

et

vint

clierclier

nn
asile

a

la

cour

de
Louis XIV,

article masculin singulier, se rapporte k dernier des Stuarts.

adjectif qualificatif masculin singulier, se rapporte a un
substantif sous-entendu (Stttart).

article masculin pluriel (pour de les), se rapporte k Stuarts.

nom propre indiquantune famille de rois, masculin pluriel ;

formant avec la pr^p. de le complement de dernier.

participe passe au singulier masculin, du verbe dipouiller :

je dipouille,je ddpouillais, Je d^pouillaije dijpouillerai,

fai ddpouille; se rapporte h, dernier des Stuarts.

proposition, qui sert k marquer le compl." ind. de depouilU.

adjectif possessif ,
masculin pluriel, se rapporte a Etats.

nom commun, masculin pluriel, formant avec la proposi-
tion de le complement indirect de depouilU.

(Olision pour se), pronom personnel, complement direct du
verbe qui suit.

3* personne du singulier du parfait dOfini, k I'indicatif, du
verbe rOflechi s'en/uir, Je m'enfuyais, je nCenfuis, je

ni'en/uirai, je me'suis enfui; a pour sujet le dernier

des Stuarts.

(Olision pour de), preposition, qui sert k marquer le comple-
ment indirect du verbe s'enfuit.

nom propre de pays, feminin singulier, formant avec la

proposition de le complement indirect de s'en/uit.

conjonction, unit les deux membres de phrase, s'en/uit
d^Amjleterre, vint chercher, etc.

troisicme personne du singulier du parfait dOflni, k I'indi-

catif du verbe neutre venir, je viens, je venais, je viris^

je viendrai, je suis venu ; a pour sujet le dermer des

Stuarts.

inflnitif present du verbe actif chercher : je cherche, je

cherchais, je cheixhmije chercherai, j'ai cherchd; marque
une proposition subordonnee.

adjectif indOfini, masculin singulier, se rapportant k asile.

nom commun masculin singulier, complement direct de
chercher.

proposition, servant k marquer le complement indirect de
chercher.

article fOminin singulier, se rapportant k cour.

nom commun fOminin singulier, formant avec la preposi-
tion a le complOment circonstantiel de chercher.

proposition, servaut k marquer le complement de cour.

nom propre de personne, masculin singulier, formant avec
la proposition de le complOment de cour. — C'est un
nomde roi : les rois se dOsignent par leur nom de bap-
teme suivid'un numOro d'ordre. On dit Louis quaiorxe^

pour ZoMW quatorsi^me.
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CHAPITRE VL
ANALYSE LOGIQDE.

§ 179. It analyse logique a pour objet de distinguer ks

propositions et leiirs rapports, et de marquer dans chacune
les trois termes essentiels (,sujet, verde, attrilut) avec leurs

complements.

Remarque I. —On a vu (§ 159) que le verbe indique si

la quality est jugee appartenir au sujet. Si elle est jug^e ne

pas lui appartenir, le verbe est accompagne d\me negation

qui, dans Fanalyse gi'ammaticale, parait jointe au verbe,
et qui est en realite, dans I'analyse logique , jointe a Tat-

Iribut. Ex. : // ne dort pas.
—

Sujet : //. — Verbe ; est,—
Attribut et negation : Non dormant.

Remaequb II. — Les adverbes, quimodifient les verbes

ou les adjectifs, et les adjectifs qui modifient les substan-

tifs ne sont pas non plus consideres k part dans Fanaljse

logique. Ex, : Sujet (avec adjectif) : L'honnete homme, —
Verbe (avec adverbe) : Est toujours.

— Attribut (avec ad-

verbe) : Honore partout,

Remarque III. — Outre les trois termes essentiels, ily a

quelquefois dans une proposition un ou plusieurs mots qui
servent k appeler Tattention des auditeurs; c'est ce qu'on
nomme vocatif, formule vocative ou apostrophe; ces mots ne

font pas partie de la proposition, pas plus que les excla-

mations ou interjections qui s'y trouvent melees : aussi

peut-on les mettre au commencement^ au milieu, a la fin,

ou m^me les supprimer, sans alt^rer le sens de la proposi-
tion. Ex, : <( Dieu seul est grand, mes freres. (massillok.)
Ici Dieu seal est le sujet; est le verie; grand, Vattribut,

Mes freres est une formule vocative ou plus simplement un

vocatif, par lequel I'orateur s'adresse a ses auditeurs pour
obtenir leur attention; si on le supprimait, il resteraiti}/m

seid est grand; et la proposition serait complete comme

auparavant.
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Remarque IV. -—
Qaelquefois aussiilentre dans la pro-

position une conjonction; la conjonction servant a lier deux
propositions entre elles ne fait, a parler rigoureusement,
partie ni de I'une ni de I'autre; on la place dans I'analyse
au commencement de la proposition qu'elle precede, en
6non9ant que c'est une conjonction, et apres elle on met
les trois termes necessaires. On fait de m^me pour les mter-

jections, qui restent aussi en dehors des termes essentiels
de la proposition.

Exemples d'analyse logique.

V EXEMPLE

indiquant les propositions principales^ coordonnees, sub-
07'donnees :

« La Gaule etait devenue, depuis la conquete de Jules

Cesar, une province de Tempire romain; deux peuples bar-

bares, les Wisigoths et les Bourguignons, en avaient deja
enleve une partie considerable aux empereurs, lorsque les-^

Francs, autres barbares sortis de la Germanic, leur enle-

verent le reste, et y fonderent le rojaume de France sous

jOlovis. 3>

II y a dans ce passage quatre propositions :

iSujet

: La Gaule
"Vcrbf* '

6t3,ifc

Attribut (avec complements) : devenue,
depuis la conquete de Cesar,
une province, etc. ;

!Sujet

: deux peuples barbares, les Wisigoths
et les Bourguignons,

(
avaient enlev6 (pour etaient

Verbe et \ siya.ntenlev6).Cumplementsde
attribut : ) lattribut : une partie conside-

^

( i'''^bled'elle(ew)auxempereurF,

o„ '.' . . {
^^J®^ • l^s Francs,— apposition au suiet ;

3e proposition (subor-l autres barbares sortis de la Ger-
donn6e, ]omte auxi manie,
precedentes par la] yerbe et (

enleverent {pour furent enle-
conjonction /o/^^^z^e). attribut vant).- CompUments de Vat-

\

'

( trihut : a eux (leiir^, le reste.
COUnS SUPKRIKUR, 15
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4^ proposition (coor-

donnee, unie ^ laj

prececlente par laj

conjonction et).

Sujet (sous-entendu) : ils

[
fonderent (pour furent fon-

Verbe et ) dant).
—

Co?7ipieme?itsde Taf-

attribut :
)

trlbiU : la
(,//)

le royaume de

France, sous CIovis,

2^ EXEMPLE

clistinguant, -peivmi les 2)i'02)ositions sudordonnees , les com^

pUtims et les incidenfes :

Celui qui met un frein a la fureur des flots,

Sait aussi des mecbants arreter les complots.
Soiimis avec respect a sa volonte sainte,
Je Grains Dieu, cher Abner, et n'ai point d^ autre crainte.

Cependant je rends grace au zele officieux

Qui sur tous mes perils vous fait ouvrir les yeux.
Je vois que I'injustice en secret vous irrite,

Que vous avez encor le coeur»israelite.

Le ciel en soit beni ! {nA(^mE j AtMUc.)

II y a dans ce morceau dix propositions ;

Sujet : Celui.

( sait (pour est sacbant).
— Cour

Verbe et
)

•

pUments de Vattrihut : aussi

attribut : i arreter les complots des me-

(
cbants.

Sujet : qui.

V T^<!» f»f (
niet C/?owr est mettant).

— Co?>?-

y^^'f!? r' \ ptementsde fattribut :untvcm
attriDut :

^
^ ^^ f^^^^^, ^^^ g^lg^

Sujet : je.
— Complement du sujet : soumis

avec respect a sa Yolont6 sainte.

Ce complement contient en rea-

lity une proposition subordonnee

incidente, si Ton cbange soumis
en sou equivalent : qui[^\x]Q,t) suis

(verbe) soumis (attribut). etc.

tr "K/i + f
crains (poz^r suis craignant).—verDe et
complement de rattribut :

attribut:
I ^^^l

— C/<^/'.4i?2(?restimvocatifquii'cste
en dehors de la proposition.

Sujet (sous-entendu) : je.

Vprhp pt U'ai pas (po?/r suis n'ayant pas).
donn^Cj unie a

^^) attribut •

] —Complement de Vattribut :

precedente par la)
* " •

( ^-^^^^^^re crainte.

La conjonction cepeiidant unit

la 4° i la 6° proposition,

P^ proposition

(principale).

2« proposition
(incidente).

3^ proposition
(principale).

4<^ proposition (coor-

donn^Cj unie a

precedente par
conjonction et).
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5^ proposition
(principale).

6e proposition
(incideiite).

7^ proposition
(principale).

[ Sujet : je.

^;-
- i / rends (pour suis rendant). —

attribut-S Complements de rattribut :

*^

{ grace au zele officieux.

Sujet : qui.

VprhP Pt {
^°^^ ^^^* ^''^ faisant)

attribut :

- Com'

plements de rattribut : ouvrir

les yeux sur tous mes perils.

Sujet : je.

Jtribut *: 1
^^^' ^^^^'^ '''^' ^^y^^*)-

,,. , [ Sujet : rinjustice.
8e proposition (com-

j
ir,,^te(

pletive) unie a
laj

v erpe et
j p/gV,^^

precedente par que\
attribut :

( ^^ g^^^.^^^

5« proposition (com-^ Tr^.,1^^' .+ i
irrite (»o^^r est irritant).— Co;>i-

pletive) unie a
la^ \.®lf^„^^. plements de Vattribut : vous

9® proposition (coor-i" Sujet : vous.

donnee, unie k Ir

precedente sans con-( Z^^.*C^ ^^ i pb

completive).

donnee, unie k laV ^ , , i ayez(/;o?<r etesayant).
— Com-

precedentesanscon-<^ j\ .^^ ,^
,

\ pbhnenis de Vattribut : encore

jonction, ^galement/^*'''^^
^ ' '

le coeur Israelite.

10« proposition

(principale).

Sujet : le ciel.

Verbe : soit.

Attribut : beni,— Complement: de cela.pour
cela ien)t
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2« SECTION.

SYNTAXE PARTIGULIERE
ou

BEMARQUES SUR LES DIVERSES ESPECES DE MOTS

Gonsiderees dans leurs rapports avec les autres mots
et dans la construction des phrases.

CHAPITRE I.

SYMAXE DU SUBSTANTIF.

1^ REGLES d'ACCORD

ET PARTICLTLARITES RELATIVES AUX GENRES
ET AUX NOMBRES.

I. Accord du suhstantif,

§ 180. Le subsfcantif employe adjectiyemenfc s'accorde

le plus souvent, comme Tadjectif, en genre efc en nombre
avec Tautre substantif. Ex, : la reine mere ; les soldats

Jahoureiirs . Dunoisetait un heros, Jeanne d'Arc ime heroine,

Remarque I. — Cependant, si le substantif n'est em-

ploye qu'au masculin, il pent seryir de qualificatif meme
k un nom feminin. Ex, : une femme poete^ une femme au-

tetir, W^^ de Sevigne est un grand ecrivain.— Cette femme
est un teinoin irrecusable,

[

*
HiSTOiRE. — Cette adjonction de mots d'un seul genre a

des substantifs feminins etait plus frequente au xvii* siecle

qu'aujourd'hui. Racine construit ainsi les mots juge, ministre,
Vainqueur (Yoy, le Lexique de Racine, par Marty-Laveaux) ;

et il a dit, dans Phedre :

La mort est le seul dieu que j'osais implorer.]

•Remarque II. — Temoin ne prend pas la marque du
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pluriel quand il est au commencement d'une phrase et dans

la locution adverbiale a Umoin, Ex. : Umoin Us victoires

qu'il a remportees; je vous prends ious a Umom,
Mais on dirait : Vous m'etes tons temoins que....

RemaequeIII.— Certains substantifs indiquantd^scou-
leurs s'ajoutent a d'autrescomme des adjectifs qualificatifs,

et restent invariables comme des adverbes. Fx, :

Des rubans couleur de feu, des noeuds cerise^ des robes

feuille-morte, des tentures jonquille, des etoflPes grenat, une

redingote marron, des Souliers orange, des gants pai'lle,

II. Noms a doulle genre,

§ 181. Quelques substantifs changent de genre en chan-

geant de sens ou de nombre, ou m6me seulement par suite

de diverses circonstances grammaticales. Oe sont les sui-

yants :

— 1. Aigle est masculin dans le sens d'oiseau de iwoie;

feminin dans le sens A'e^isetg^u militawe, Ex. : un aigle

des Pyrenees ; les aigles romaines. — On dit encore, au

masculin, en parlant de certaines decorations : le grand

aighy Vaigle noir,

— 2. Amour 1 . j t • v i. j_ .,. / sont du masculm au smgulier et du

^ \ leminin au pluriel.
Orgue )

^

Ex. : Un fol amour, de folles amours.— Un grand delice,

de grandes delices. — Z7/^ hon orgue, de lonnes orgues.
*
Cependant amour reste masculin au pluriel quand il

designe des etres mythologiques. Ex. :

Et vous, petits ^?7iozfrs, et vous, jeunes Zephirs. (corneille.)

[O-RiGiNES LATiNES ET HiSTOiRE. — Cette diversite de genres
n'est pas sans explication :

1® Amour^ dans I'ancienne langue frangaise, n'avait qu'iin
genre, le feminin, par analogie avec les autres substantifs
formes de noms latins en or et devenus feminins {dolor^ la

doaleur; color
^
la couleur^ etc.). Les graramairiens du seizieme
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siecle essayerent de rengir centre ce dementi donne a Tetynio-

logie, et amenerent Tiisage de niettre amour au masculin, du
moins au singulier. Mais ce mot, meme au singulier, est quel

quefois feminin en poesie. Racine a dit :

Payer sa folle amour du plus pur do mon sang.
^..Vamour la plus toidre et la plus malhenreuse.

2° Delke. — Le latin ne connaissait an bingulier que le nom
U'eutre deiicium (de la notre masculin singulier), et au plnriel

que le nom feminin deliclde (de la notre feminin pluriel).
Dans I'anoien fran^ais, delicc etait toujours du feminin.

3* OripiCy organum est toujours neutre eU latin, et devrait

donner en franeais le niasculin. Mais, dans la basse latiuite, le

pluriel neutre a ete confondu avec le feminin, a cause de I'iden-

tite de la terminaison ('^), et le pluriel neutre orgcma a donne

orguc an feminin.

De meme, poma^ plur. du neutre pomum^ a donne le fern, pomnte;—
fulkif

•^-
folium, —

fcuille,

"Dans I'anoien frangais, orcjue est toujours du feminin.

V^oycz ce qui a ete dit p.u^ haut, § 32, des variations du

genre dans les substantifs franfais,]— 3. Automne est des doiix genres^ selon rAcademie;
niais I'usage lui donne plutot le genre masculin. Ex. : nn
hel automne ;

un automne pluvkux,— 4. Chose. La locution qwhiuc cliose, em})loye3 d'lme

maniere indefi^ie;, est une sorte de pronom neutroi Ex, :

(( J'ai appris quelquc chose de fdcheux. Pour savoir quelque

chose, il faut Y avoir appris, » Mais, si le mot chose garde

toute sa valenr dans cette locution, il est da genre feminin.

Ex. : Quelque chosequeje hdaiedite, je n'ai pu le convaincre.

[*niSTOiKE.
— Cette regie n'etait pas encore etablie au com-

mencement du xviP siecle. On lit cbez Malbcrbe : « Si qrielquc

chose vous accroclie, coupez-/«.
— Quelque chose plus genem:e. -»

Mais Vaugelas a fixe la regie : « Ces deux mots sont coiinne

un neutre selon leur signification, quoique chose, selon son

genre, soit feminin. » {Remarques sur la langue francaise.)

—5. Couple est du feminin quand il indique simplemen,

le nombre deux {une couple d'ceufs). Couple est du masculin

quand il indique, chez les animaux, le male et la femelle,

Qhez les liommes, deux persounes unies par le mar i age,
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par la sympathie, etc. Ex. : un couple cle cliiens^ de tour-

terelles ;
tin couple d'amis, de fripons; nn heureux couple.

— 6. Enfant est du masculin qiiand ce nom designe un

petit gar^oD; du feminin quand il designe une petite

lille. Ex. : un bel enfant, une belle enfant.

— 7. Foudre est du feminin dans le sens de tonnerre^

quand il est employe an propre. Ex, : II est mort frappe
de la foudre, II est du masculin en poesie et au figure ;

un foudre de guerre, un foiulred'elociuence.

II est encore masculin dans le sens de grande tonne,

[

*
HiSTOiRE. — Au XVII® siecle, iletait masculin daiis le sens

de ionnene. Ex. : a Anastase mourut frappe da foudre. y) bosquet.]
-^ 8. Gens, substantif pluriel, est en general feininin

qUand il est precede immMiatement de Tadjectif ;
mas-

culin quand il en est suivi. Ex, : Les mechantes gem; les

gens senses, Quelles gens etes-Yous ?

Certaines gens, faisant les empresses,
S'introduisent dans les affaires;
Us font partout les necessaires,

Et, partout/m23oWe(ns,devraientetre chasses,

(la FONTAINE.)

Remarque I. — Le substantif ^ens, employe avec tout,

est du masculin, quand cet adjectif est seul^ et cela meme

lorsqu'il est mis avant le mot gens. Ex. : 7ous les gens de

bien; ces honnetes gens sont tons ennuyeux,

Eemaequb IL — Mais quand le substantif gens est

precede de toiU et d'un autre adjectif, il redevient femi-

nin, d'apres la regie generale. Ex. : Toutes les bonnes gens*

Si cependant le second adjectif a le feminin semblablc

au masculin, gens rentre dans Texception qu'if pr(§sente

avec Tadjectif tout : il est masculin. Ex^ : Tons les braves

gens, Tous les honnetes gens.

Remarque III. — Le substantif ^ens, suivi d'un com-

plement, est toujours masculin. Ex. : De nombreux gens
de guerre ; certains gens d'etude.

[Origines latines et Histoire. — Dans rancienne langne,
fidele a Tetymologie latine {gentem)^ ce substantif avait garde
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sa signification cle race, etait toujours feminin et s'employait
au singulier comme au plurieL Ex. ;

La gent trotte-mena s'en vient chercher sa perte. (la Fontaine.)

Plus tard, le mot gens a pris le sens d'hommes, et, par syl-

kpse (Voy. § 176, Kem.), il est devenu masculin. Alors s'est

produit dans la langue, au sujet de ee mot, une certaine

hesitation entre le genre masculin etle genre feminin; et ce sont

surtx)ut des raisons d'euphonie qui ont amene les regies, en

apparence contradictoires^ qui viennent d'etre exposees.]— 9. Hymne est masculin dans le sens general de

chant; feminin dans le sens special de chanty d'eglise, Ex. :

Un hymne national; les belles hymnes de I'Eglise.

[Origines latines et Histoire. — Hymne devrait etre mas-
culin d'apres son etymologie (en grec, u|J,v6<; ;

en latin, hymnus),
L'usage a etabli pour ce mot une difference de genre, afin de
marquer des nuances de sens.]

— 10. Memoire est du feminin dans le sens de la fa-

culte qui rappelle les idees ou les objets ; il est masculin

dans le sens d'ecrit sommaire, d'expose, etc.

— 11. Orge est un substantif feminin, Cependant
l'usage, consacre par I'Academie, le fait du genre masculin

dans les locutions suivantes : orge perle^ orge mondL— 12. CEuvre est en general du feminin, mais s'em-

ploie au masculin en poesie et dans le style soutenu. Ex :

Donnez a ce grand ceuvre une heure d'abstinence. (boileau.)

II Ee prend aussi au masculin pour designer le recueil

des compositions d'un musicien {Imuvre de Mozart, etc.).

ou encore dans la langue de Talcbimie : le grand muvre

(la recherche de la pierre philosophale).

f
Orig. lat. et Histoire. — Pour ceuvre, comme ^owy hymne

jt la plupart des mots qui suivent, la difference de genre marque
les nuances de sens. D'apres I'etymologie, muvre (opera) est du

feminin, et Tetait toujours dans I'ancienne langue.]— 13. P^que, fete religieuse des Jnifs, et pa,ques, fete

religieuse des Chretiens, sont du feminin. Ex. : Za Pdque
.des Juifs ; Pdqites fleuries (les Rameaux), Quand il indique
une epoque de rannee,ce mot est masculin Ex.: A Paques

procham; quandPaques sera venu.



SYNTAXE DU SUBSTANTIF. — § 182. 207

— 14. Perlode est du feminin comme terme de chro-

nologie, de medecine, de grammaire et d'astronomie. Ex,:
La periode da moyen age ;

la maladie est arrivee k sa der-

niere periode; une pmode k deux, a trois membres; la

periode solaire.

Ce mot est du masculin, quand il indique le plus haut

point ou puisse parvenir une personne ou une chose. Ex,:
Les arts ont ete portes par les Grecs a leiirplus hautperiode,— 15. Rel^che esi en general masculin {Ex, : il n'a

pris aucun reldche); mais il est feminin en terme de ma-
rine (Ex. : Nous avons fait tme reldche a Majorqne).— 16. Les substantifs aide, garde, manoeuvre, etc.,

sonfc du feminin quand ils designent Vaction d^aider, de

garder, de manceuvrer, etc.; trompette est du feminin

quand il designe un instrument de musique. Ces mots

sont du masculin quand il designent un homme qui aide^

qui garde, qui manceuvre, quijoue de la trompette, Ex. :

2° Un aide puissajit.

Avoir de tons gardes,
C'est un manoeuvre.

1° Une aide puissante ;

Faire bonne garde;
La mancBuvr^e des troupes ;

Mais si la personne qui aide, qui garde^ etc., est une

femme, ces substantifs sont naturellement du feminin.

Ex,: la cuisiniere a ime aide; une gaj^de-malade,— 17* Merci est ordinairement du feminin (Etre a Ja

meixi de quelqu'un). Mais on dit : un grand meixi,

[
Origines latines et Histoire. — Merci vient de mercedem;

il n'est ail masculia que par suite d'une erreur. On ne s'est pas

aper^u que Ton disait grand'merci comme on dit grand'mere

(§46), etc.]

III. Noms au singulier dans le sens dupluriel,

§ 182.
*
Souvent en poesie, et dans le style soutenn, ]e

singulier est employe dans le sens du pluriel. Ex,:

Les filles meme du Farthe et da Scythe indompte, (racine.)
Et Valtier Philistin, par d'eternels ravages... {Id.)

COURS SUPERIEUR. -
. 15.
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IV. I\^oms a doiille plurieL

§ 182 bis, Les subsfcaniifs 'suivants ont auplurieldeux

forineS; qui cliacune ont un sens different :

1*^ Ateuls pour designer les deux grands

peres (paternel et maternel). Ex. ; Beau-

1. Ai'eul ] coup out le boiiheur de conserve?' leurs

^ciit au pliD'iel) ateuls, mais peu voient leurs bisa'ieuls ;

2° A'ieux^ dans le sens d'ancetres. Ex. :

// est biea fier de ses ai'eux,

V dels, dans le mot compose ciels de lit;

dans le sens de dim at. (Ex. : La Pro-

vence est sous un des 'plus beaux ciels de

rEurope), et en termes de peinture, (Ex. :

2. Ciel
)

Ce pein-tre fait bien les dels) ;

fait aupluriel \
2*" Cieux, dans le sens du sejour celeste,

(Ex. : Notf-e Fere qui etes aux deux)
ou poetiquement pour Ciel, Ex, •:

Les cieux instruisent la lerre

A reverer leur auleiir.

(J.-B. ROUSSEAU.)

V CEils^ quand il est suivi d'uo nom d'etre

anime, mais est pris au figure : ceils-de-

^ fF'l 1
'^^^^f (sorte de lucarnes), wih-de-bouc

^ .

*

7 'A (coquillage), etc. ;.

faitauplunei ] ^a\r i l i i j' ^
'2'* Veux, dans tons les autres cas : des yeux

noirs, les yeux du pain, du bouillon, du

froma(je ; les yeux de la vigne, etc. ;

1" Travails dans les Eens speciaux de rap-
,

y
port officiel et de machine pour mainteriir

p'., 1
'

,{ des chevaux vicieux ;
faitau plurieti^^ „, . - .

. ^ . . ,
/ ^ yr Iravaux dans tousles autres sens : a6

grands travaax, de longs travaux,

5. Ail
(
1" Ails, en botanique ;

faitauplurieli 2"" Aulx^ dans le semde plante potagere.

Remarque. — L'Academie 6crit aw/x le pluriel du mot
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aiL Quelques grammairiens veulent qu*oii derive aux ; ce

serait en effet plus regulier (car ux remplace Is, et il ne

devrait pasy avoir ulx)\ mais aussi il y aurait confusion

avec aux (pour a les),

f
*Hi&ToinE. — Pour les formes aiciiXj cieux, ycuXj travaux,

aiilx Voy. § 37, Hist., sur la vocalisalidn de I en u).]

V. Plainel des noms p'opres,

§ 183. Lorsque les noms propres designent des indivi-

dus, ils ne prennent pas le signe du pluriel. Ex. : les deux

Tarquiii^ les deux Corneille; le regiie de Louis XIV a ete

illustre par hs Bossuet, les Bacine, les Boileau, etc,

Mais les noms propres prenneiit le signe du pluriel

quand ils eveillent dans Tesprit I'idee de pluralite. Ex.:
V Quand ils sont consider^s moins comme individus

que comme membres d'une famille; Ex.: les Pharaons,
lis Horaces^ les Guriaces, les Gracqms, les Ant07iins, les

LourbonSy les Condes^ les Sluarts, etc,

2*" Quand ils representent, non les personnes qui ont

porte ces noms, mais leur caractere et leur genre d'esprifc;

lis cessent alors d'etre des noms p?'opres, pour devenir de

yeritables noms communs; Ex, :

Un Auguste aisement pent faire des Virgiles* (boileau.)

{Des Virgiles^ e'est-i-dire des poetes comme Virgile.)
* On trouve I'application de la regie generale et de

I'exception dans I'exemple suivant : a les Boileau et les

GilbeH furent les Juvenals de leur
siecle|^§.-a-<:/.

Boileau

et Gilhert furent les poetes satiriques de leur temps. »

[

*
HiSTOiBE. — Cette distinction entre les noms proprei

designant des individus, et ceux qui designent en quelque ,

sorte des especes, appartient aiix grammajres dii xviii'' ^iecle.

Au XVII® siecle, on niettait toujoiirs le signe du piuriel aux

noms propres. Eacine, par exemple, ecriv^it ;
cc porneille com-

parable aux EschyleSj aux SopJiocks, aux i^iuipidet. » (^Lexique
de Racine, par Marty-Lavaux, p. lxxyiii).]

30 Quand le nom propre est employe pour designer des
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oeuvres ou des produits de la pergonne ainsi nomm^e
(artistes, ecrivains, imprimeurs, etc.), il prend encore le

pluriel ; Ex. : des Raphaels^ des Poussms, des Virgiles^ des

Elzevirs ;

4° II prend aussi le pluriel quand on designe des pays
distinets sous nn meme nom

; Ex. : les Gaules, les deux

Ameriques, les Guyanes^ etc.

Eemarque. -— Ayec les noms designant des liyres, on
met le pluriel pour designer des edition* differentes {Ex. :

J'ai trois Virgiles, dont chacun a ees merites) ; on met le

singulier, s'il s'agit seulement d' exemplaires de la meme
edition {Ex, : II n'y a que deux Virgile pour trois eleves).

VI. Pluriel des noms abstraits,

§183 bis, *Parmi les noms abstraits, les ^oms f/'^c/tbn

sont les seuls qui, regulierement, puissent se mettre au

pluriel^ Ex. : des oris, des sons, des regards, etc.

Quant aux noms d'etat ou de qualite, ils ne peuvent se

mettre au pluriel qu'en changeant de signification, ou
du moins qu'en designant quelque chose de particulier.
Ex, : gouter les douceurs de Tamiti^ ; avoir des. bontes

pour quelqu'un; faire des bassesses ; dire des pauvre-
tes; ce sont des miseres. Mais, en po6sie et dans le style

soutenu, ces mots peuvent se mettre au pluriel meme avec

leur sens propre. Ex, :

Le vers se sent toujours des bassesses du coeur. (boileau.)
Presse de toute part des coleres celestes. (corneille.)
Le sang de Polyeucte a satisfait leurs rages. {Id.)

« On le vit presque aussitot... calmer les courages emus. »

(bossuet.) « Les Remains ont subjugue les Gaulois plus encore

par les adresses de Tart militaire que par leur valeur. » (Id.)
« I]

eclaire la Bagesse humaine, il etend ses vues, puis il I'aban-
donne a ses ignorances, » (Id.)

\

*
HiSTOiRE. — Au xvii« ei^cle on mettait souvent au pluriel
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les termes abstraits, siirtont en poesie. (( II est a remarquer,
dit Menage, que, comme la poesie est hyperbolique, elle aime
les pluriers (sic)^ et que les pluriers ne contribuent pas pen
a la sublimite de I'oraison. » (Observ, sur la langue fr,, 1672.)
Voltaire a done tort de bltoer ces vers de Corneille :

Pour reserver sa tete aiix ho7ites du supplice.
N'oseraient I'exposer aux ho?ites d'un m^pris.

<( On ne dit point /es hontes », affirme-t-il faussement. Honte
s'est toujours dit au pluriel, depuis le xiii« siecle jusqu'a nos

chez les auteurd du xvi® et du xvii® siecle {Lexiqiie de la langue
de Corneille, I, p. 350-366.).]

;VII.
— Phmel des 7ioms composes,

§ 184. Parmi les noms composes, on peut distinguer :

1° Ceux qui s'ecrivent en un seul mot ;

2° Ceux dont les differentes parties sont jointes par des

traits d'union,

§ 185. 1. •— Les noms composes qui sVxrivent en un
seul mot, c'est-^-dire ceux dont les differentes parties ne
sont plus distinctes, doivent etre consideres comme des

substantifs simples et suivre la regie commune. Ex, • des

becfigues^ des contredanses, des contrevents^ deHportefemlles,
des portemanteaux, des pourparlers, des pourboires, etc.

On excepte les mots gentilhomme et bonhomme qui, au

pi Uriel, s'ecrivent comme. s'ils etaient formes de deux
mots distincts : des gentilshoinmesy des bo?is?iommes,

§ 186. II. — Dans les noms composes dont les diffe-

rentes parties sont jointes par des traits d'union, le signo
da pluriel ne peut se mettre qu'apres les substantifs et

apres les adjectifs qui entrent dans la composition de ce

mot; tout autre mot (verbe, adverbe, preposition) resle

invariable. Les regies qui suivent ne sont que la conse-

quence de cette regie generale.
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§ 187. 1° On mettra au pluriel les deux parties du

mofc, si ce soht deux substantifs ou un substantif accompa-

gne d'un adjectif. Ex\ :

des basses-tailles, des cerfs-volants,

des coifres-forts, des plates-bandes,
des reines-marguerites, des choux-fleurs,
des chefs -lieux, des revenants-bons,
des basses-cours,

'

des pies-grieches,
des beaux-peres, des chauves-souris.

*
Eemakque. — II y a dissentiment entre les grammai-

riens sur le pluriel de reine'claiide, de messire-jean, etc.

Quelques-uns sonfc d'avis de laisser ces mots iavariables

sous pretexte que les noms de ces fruits rappellent des per-

sonnes; mais comme, dans I'usage, on ne pense qu'a des

prunes et a des poires, il faut ecrire des reines-daudes^

des rnessires-jtans^ etc.

§ 188. 2° On mettra au pluriel le premier subs- .

tantif seul, dans les mots composes de deux substantifs

dont le second est le complement de Fautre et precede
d'une preposition. Ex, : Des chefs-d'oeuyre, des pots-de-

vin, des arcs-en-ciel (l'% du niot arcs ne sonne pas dans la

prononciation),

[*HiSTOiRE. — Au XVII® siecle, on ecrivait des chef-d'ceuvres

{Vaugelas, Preface, xv, edit, de 1647).]

Remarque I. -~ II en est de meme des moi^ Hotels- Dieu,
Fetes-Dieuy bains-Marie, qui sont pour Ildtels de Dieu^

fetes de Dicu, etc., c'est-a-dire oil le second substantif est

le complement du premier

[HiSTOiRE.
— Dans I'ancienne langue francaise, Bicu etait le"

cas regime de Diex, qui etait le cas eujet. II equivalait au

genitif latin Dei,]

Remakque II. — On excepte de^^iete-d-iete, de^ coq-a-
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rdne^ des pied'a-terre, des pot-au-feu, parce que, dans ces

locutions, aucun de ces substantifs n'exprime parlui-in^me
une idee de pluralite. Tons ces mots supposentdes ellipses,

par exemple : des entretiens tete h tete, des propos qui
vont du coq a I'ane, etc. Des vol-au-vent (pour des vole-au-

vent) rentre dans ia troisi6me regie {§ 189, II).

PtEMARQUE III. — Le nom complement peut, dureste,
etre au pluriel. Ex,: un char-d-bancs, des chars- d-hancs,

Eemarque IV.— Dans les noms composes d'un mot ou

d'une partie de mot etranger et d'un substantif fran9ais,

ce dernier seul se met au pluriel. Ex, :

des vice-rois; des Gallo-Romains,

[Ortgines latin es. — Dans vice-roi et dans les composes du
meme genre, vice est un prefixe qui vient du mot latin vice^

a la 2>^(tce de. Quant a Gallo-EomainSj Anglo -Saxons, Amtro-

Ilongrois, etc., ce sont des mots dont la premiere partie est

formee avec des mots latias ou latinises.]

§ 189. S"" On mettra encore au pluriel, en general,

le substantif seul, dans les mots composes avec un yerbe,

un adverbe ou une preposition. Ex, :

Un passe-port, des passe-ports {ou mieux, en tm mot,

des passeports).

des quasi-delits,
• des avant-gardes,

des ex-generaux, des arriere-gardes,

des contre-coups, des contre-epreuyes.
des avant-coureurs,

Remarque I. — Mais si le substantif est r%i par la

preposition, il ne prend pas le signe du pluriel. Ex, :

des contre-poison, des entre-so/,

des apres-;/^/^//, des hors-d'oeuvre, etc,

Remarque II. — Quelquefois I'idee de pluralito est
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tellemenfc indiquee par le substantif, complement d'un

verbe, qu'il se met toujours au pluriel. Ex, :

un ou des couvre-pieds, un ou des essuie-mains,— cure-dents, —
serre-papiers.— entre-cotes, — casst-noisettes.— gobe-mouches. —
ya-nu-pieds.

Au contraire, le substantif se met au singulier, s'il est

pris dans un sens general et n'indique pas, par lui-m6me,

I'idee de pluralite. Ex, :

des abat-jour,
des boute-en-train,

des coupe'go?'ge,
des couvre-feu,
des couvre-chef,
des creve-cceur,

des gagne-pai'n,

des garde'7na7igei\

des grippe -sou,

des perce-neige,
des prie-DieUy
des reveille-matin,

des serre-tete,

des serre-file.

des garde-feu,

§ 189 bis, II faut noter I'orthographe du pluriel de

quelques mots composes.
— I. Parexemple, on dit :

^ Au singulier :

unblanc-seing;

un chevau'leger (on appelait
ainsi autrefois un soldat

de cavalerie legere. Dans
ce compose, chevau est au

singulier pour cheval; la

lettre /s'est changee en u) ;

un fesse-mathieu (Tetymo-
logie parait etre, qui feste

Saint'Mathieu),
un pique-nique (mot forme

de deux mots anglais : to

pick,&2ii&ir^etuick, instant) ;

un fier-a-bras. (Oe mot est

une alteration de fiert-d-

bras.Yoj, § 184 bis, p. 152.)

Au pluriel:
des blanc-seings (c-d-d, des

signatures en blanc);
des chevau-legers ;

des fesse-mathieu ;

des pique-nique;

des fier-k-bras. •
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All smguUer :

une grand'mere, une grand'-
messe

;

im haut-le-corps {c.-a-d, iin

mouvement qui porte le

corps ^n/mw^);
nil havre-sac ;

[Ce mot signifiait primitive-
ment un sac a avoine^ des

deux mots allemands haher
et sack.]

mi terre-plein (un lieu plein
de terre) ;

un nouveau-ne;

Au pluriel :

des grand'meres, des grand'-
messes (radjectif reste in-

variable au pluriel comme
au singulier. Toy. § 46) ;

des haat-le-corps (locution

dans laquelle haut est em-

ploye adverbialement) ;

dee havre-sacs;

des terre-pleins;

des nouveau-nes {c-d-d, nou-

vellement nes. Voy. §214).

II. Dans les noms composes avec le mot garde^ on dis-

tingue ceux ou ce mot designe une personne et ceux ou il

designe une chose.

Dans les premiers, le mot gcD^de est consider^ comme
substantif, et prend la marque du pluriel. Fx, : des gardes-

magasms^ des gardes-malades,
Dans les seconds, il doit etre rapporte au verbe garder,

et reste invariable. Fx, : des garde-fous, des garde-meu-

bles, des garde-manger, des garde-robes,

III. II y a contestation entre les grammairiens suf

les formes suivantes : Des appia-mahi, des appui-mains

ou des appuis-mains ; des sauf-conduity des sauf-conduits
ou des saufs-conduits, II semble preferable d'6crire des

appuis-main (des appuis pour la main), et, au contraire,

des sauf-conduits^ parce que sauf est ici employe adver-

bialement, et signifie en surete,

[HiSTOiRE. — On disait, dans I'ancienne langue, un conduit^
un bon conduit. — Un sauf-conduit signifie un laisser passer
en siirete.]
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§ 190. 4^^ Enfin, Ton ne mettra au pluriel aucune

des parties du mot compose^ s'll ne renferme ni substantif

ni adjectif. Ex, : -

des gagne-petit {petit est em-

ploye ici ^^o\x\: pen),— oin-dire^

des on-cUt,—
passe-partout,—
pime'SanB-rire.

2° REGLES DE COMPLEMENT.

§ 191. Les complements des siibstantifs lem' sont, en

general, nnis par les prepositions de^ a, par, pour, envers,

Ex. : famour de Bieu ; robeissance slu'k. lots; le zele pour
la verite ; un voyage par eau; les devoirs envers Dieu,

Remarque I. —- Les substantifs verbaux, e'est-a-dire

derives d'un verbe, gardent souvent les complements da

verbe d'oii ils sont tires. Ex, :

(/ Sa vie a ete iine preparation a bicn mourir; et sa mort est

pour vous une exhortation a bien vivre. y> (fl:^chier.)

(c lis peuvent toiijours se flatter de cette vaine persuasion

que la nature a cte injuste de les faire naitre dans robscurite. »

(massillon.)

Mais on dit : cc traitre a lapfutrie, »

Eemarque II. — L'emploi de ces substantifs avec la

preposition de donne quelquefois lieu a un double sens :

le complement pent indiquer I'objet de I'action ou le sujet

qui I'accomplit. Le vrai sens est marque par I'ensemble

de la phrase, E,i\ :

Complements indiquant

l*^ Tobjelde laction :

I'amour de la famille,

la conqu^te de I'Asie par
Alexandre,

Toubli du devoir.

2^ le siijet qui raecompiit :

I'amour ^/'une mere pour ses

enfant s
;

les conquetes d"Alexandre

en Asie;

Toubli des hommes;
lo mepris de soi-meme, 1 le mepris des autres hommes,-
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I'entree ^'un port,

- § 191, 217

Tentree d'nn bateau dans le

port ;

le passage des troupes;
etre I'esperance de sa famille;

la crainte des laches en face

du danger.

.Remarque III, — Le substantif employe comme com-

plement se met au singulier quand il est pris dansun sens

general, au pluriel quand il est pris dans un sens parti-

culier. Ex, :

ComplemQnts indiquant

le passage r/'une riviere,

avoir I'esperance du succes,
la crainte du danger,

1° xin sens general :

des habits de femme,
des marchands de soie, de

papier,^ de musique,

un baril d'huile;

un homme perdu sans res-

source;

uneentrevue sans tenioin;

Quelquefois, on peut mettre indiflPeremment le singulier

ou le pluriel. Ex. :

2^ un sms particulier t

des reunions de femmes;
des marchands de chdles^ de

dentelles^ depeaux^ de four-
rures ;

un baril d'olives ;

un homme sans ressources

{crci-d, sans argent);
une entrevue sam temoins.

des hommes dc toules sortes;

des marchand ises de toufes

especes ;

des hommes de touie sorte ;

des marchandises de totite

espece»

On trouve, dans le Diclionnaire de lAcademie, des

exemples qui prouvent que cette double orthographe est

facultative en bien des cas. Ex, :

du lait d'amande ;

de la gelee de groseille;

du Sucre de betterave;

de la pate d^imandes;
dii sirop de grosetiles ;

du Sucre de ponimes.

On dit : d^arbre en arlre^ de fleur en fteiir^
de mer en

vver, Mais Buffon a pu dire : <<. volant de flenrs en fknrs p.
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Et Eacine :

Trainer de mers en mers ma chaiae et mes ennais.

[* HiSTOiRE. — Quelques substantifs s'etnployaient au
xviP siecle avec des complemeats qu'ils n'admettent plus

aiijourd'hui. Ex. : an Un chdtiment de rigueur siir lea Chaldeens;
un chdPiment paternel sur les Juifs. » (bossuet.) cc La croyance
de la creation, de la Providence. » (Id.) cc La foi du Messie et

de ses merveilles. » {Id.) La foi de la Providence. ,» (Id.),

[Qui] Pourrait an^antir la foi de ses oracles? (eacine.)

§ 192. Quand deux substantifs demandent apres eux la

m^me preposition, ils peuvent avoir le meme complement.
Ex. : L'amour et radoration de Dleu; son ardeur et son

oppUcation au travail; son zele et son devouement pour la

verite.

Mais^ quand plusieurs substantifs se suivent et deman-

dent des prepositions diflPerentes^ chacun d'eux doit avoir

le complement qui lui convient. Ex, : J'estime son amour

pour ses parents et son obeissance envers eux.

8° DIVERS EMPLOIS DU kSUBSTANTIF.

§ 193. Le substantfi s'emploie de diverses maniferes :

I*' II s'emploie comme sujet des propositions, avec et

quelquefois sans article. Ex. :

Le travail est un tresor. — Contentement passe richesse.

2"" II s'emploie comme complement direct sans preposi-

tion, et comme complement circonstanciel avecou quelque-
fois sans preposition. Ex, : il est parti avec la rage dans

le cceur, ou : il est parti la rage au cmur;

Je Pai vu cette niiit, ce malheureux Severe^
La vengeance a la main^ Vcell ardent de colere,

(coRNEiLLE, Polyeucte,)

3^ Quelquefois il sert de qualificatif, et, comme tel,

accompagne un autre substantif, avec ou sans virgule,
avec ou sans trait d'union, ou se met apres les verbes et7'e,

devenivy rester, etc. Ex. : nn maitre mocouy les monts Pyre-
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nees; le petiple-roi; le Volga, fleuve de Ilussie; fem;pereur

Auguste ; David devint roi.

Je suis Gros-Jean comme devant. (la Fontaine.)

4° II s'emploie pour marquer Vapostrophe, Vexclamation

ou Yinterrogation, Dans le premier cas, il est, en general,

accompagne de I'interjection o. Dans le deuxieme et le

troisieme^ la phrase se termine par un point d'exclamation

ou un point d'interrogation. Ex. :

1. Apostrophe :

rage, 6 desespoir, 6 vieillesse ennemie! (corneille.)

2. Exclamation : « Malheur a nous^ si nous louons ce

que Dieu n'a pas approuve ! » (flechier.)
3. Interrogation (avec ellipse) : « II faut en revenir a la

Providence ; et le moyen de viv?'e sans cette divine doc-

trine? (m""^ DE SEVIGNE.)

CHAPITRE II

SYNTAXE DE L'ARTIGLE.

I. ElvrPLOI ou OMISSION DE l'ARTICLE.

§ 194. On a vu (§ 43) que Farticle indique un substan-

tif pris dans un sens determine.

L'article s'emploie : l"* pour designer un objet present

aux sens ou a Ves^vit.Ex,: marchons d Cennemi; VEcriture;

I'Evangile; les deux tiers; Vun des sept sages; 2^ pour

marquer revaluation. Ex. : ce drap vaut b^ois francs le

metre; vers les cinq heures, etc.

Remarque I. — L'article s'omet lorsqu'on veut donner

aux substantifs un sens plus general, et s'exprime quand
on veut leur donner un sens plus determine. Ex, :
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Sexs determine Se:n"s geis^eual ou i:n^deteiimine

VApres lesprepositionsJesadvei^hes dequantiteet lesverOes :

La yie de ritomme,
la republique des kitj^es^

Teau de la mer,
vous reste-t-il beaucoup de

/'a;'^e?^^qu'onvousa doniie?

par le chagrin qu'il me cause,

rendre la justice^

je lui al demande la raison

de sa conduite,

il entend la railleric {c-ci-d,

il salt plaisanter),

cefc homme a fait la fortune
de ce pays,

il est tombe sur les genoux,
dans la ville,

une yie d'homme ;

les gens de lettres;

de I'eau de mer;
yous reste-t-il beaucoup d'ar-

gent?

j'ai trop de chagrin;
faire justicey

faire prompte

justice;

je lui ai demande raison de

I'oifense qn'ii m'ayait faite;

il entend raillerie {c-ci-d, 11

ne s'offense pas d'une plai-

santerie);

cet homme a fait fortune
dans ce pays;

il est tombe. a genoux ;

en ville,

2° Avec les subsiantifs mis en apposition :

Atiila, le /lean deDieu.
j

Oette serpe, instrument de
I dommage. (la foktaine.)

8° Dans les Enumerations :

« Les devoirs de la societe,

les fonctions d'une charge,
les soins domestiqueSy tout

lasse, tout deyient insi-

pide. » (MASSILLON.)

« Grands et petils, riches ct

pauvreSf tout paryenait

jusqu'a saint Louis. »

(FLECHIER.)

Adieu, veati, vache, cochon,

couvde! (la foktaine.)

4** Dans les pjroverbes et sentences :

Voisivete est la mere de
tow^y

Noblesse oblige,

les yices. I Plus fait douceur que vio-

lence.
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5** Dans les aposti'ophes :

Passez votre chemin, la fille.,*

(la FONTAINE.)

Que dites-Yous, Vam'^

cc Priez, justes; priez, p&-

cAet^rs; prions tous enseni

ble. y^
(bossuet.)

L'article s'omefe encore 2

V Dans cerfcaines locutions oil le substanlif forme en

quelque sorte un seiil mot avec le verbe : avoir faim, soi'f^

chaud; avoir honte ; prendre feu; rendre grace; pe7'dre con-

naismnce ; a dire vi^ai,

2° Dans quelques autres locutions toutes faites : de part
et d'autre; par inanihe de 7'emerchnent ; en guise de re-

compense; de main de maitre; n'avoir garde de, etc.

[* HiSTOiRE. — Pour les apostrophes, on se servait de I'ar

tide, dans Tancienne langue et jusqu'au xviP siecle, beaucoup
plus souvent qu'aujourd hui. Ex. :

Allez, fleaux de la France, et ^espestes du monde. (malherbe.))

Remarque II. — L'article se met devant I'adjectif,

quand Tadjectif precede le substantif, Ex. : les grands
hommes. II y a exception pour Padjectif tout^ qui precede

l'article. Ex, : Tous les hommes.

RemabqueIII.— Les titresde politesse ou de c^remonie

sont precedes de Tarticle. Les mots Ilonsieur et Monsei-

gneur, quand ils accompagnent un autre substanlif, se

mettent avant Tarticle et le substantif. Ex. : Monsieur le

Prdfety Monsieur le Maire, Monsieur le premier President^

Monseigneur VEveque de,,,, le comte X..,, le Due X..

Dans les surnoms, Tarticle se met apres le substantif et

devant le qualificatif : Louis le Grand, Robert le Diable.

Remarque IV. — En general, Tarticle ne se met pas
en frangais devant les noms propres de personnes ou de

villes (Moliere, Paris),

II y a exception : 1^ pour certains noms traduits de Pita-

lien : le Correge, le Titien, VArioste, le Tasse; 2° pour les
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noms propres servant de qualificatifs et emplojes en

quelque sorte comme noms communs. Ex. : I'Eschyle d'An-

gieterre {Shakespeare), le Demosthene de la France {Mira-

beau) ; 3^ pour certains noms de villes i Le Havre, Le

Mans, La Ferte, Le Pay, etc.; ^"^ pour les noms propres

accompagnes d'un adjectif : le grand Cormilley la Jeru-

salem celeste, la moderne BabylonCy etc.; ou suivis d'un

determinatif ; Ex. : Le Paris du xv^ siecle; ce n'est plus
le Corneille qu'on admire dans le Cid,

Remarque Y. — L'article se met devant les noms de

contrees, de fleuves et de montagnes : YAsie, YAfrique ;

la Seine
y

la Tamise; les Alpes, les Pyrenees, Cependant
Tarticle peut s'omettre avec ces noms dans quelques locu-

tions, ^.r. ; les peuples d' Occident ; le royaume d'Bspagne;
les guerres d^Italic ; du vin d'Espagne; une carte d' Alle-

magne, de Teau de Seine, etc.

*

L'usage veut qu'on disc :

Les rois de la Chine, du Ja-

pon, du Perou ;

Les rols de France, d'Es-

pagne, d'Augleterre, de

Prusse, de Perse
;

Les vins de France ;

Les laines d'Espagne ;

La noblesse de France, etc.

Revenir d'Espagne;
A son retour d'ltalie^ etc.

L'or du Perou ;

La porcelaine de la Chine ;

Les limites de la France ;

Revenir de la Chine;
A son retour da Japon ;

II permet de dire egalement :

Les peuples de I'Asie, et Jes peuples d'Asie ;

Les villes de I'Afrique,
-— les villes d'Afrique.

*
Remarque VI. — L'article s'emploie toujours apres la

preposition a et s'omet apres la preposition en, Ex. ;

Aller a la Chine ;

Aborder au Perou ;

Arriver au Mexique;
A rhiver prochain;

Aller en Chine;
Aborder en Afrique ;

Arriver en France;
En ete, en hiver^ etc.
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*
Kemaeque VII. — L'article s'omet dansles locutions

suivantes ou les substantifs sont pris dans un sens inde-

termine :

Avoir une chose a cceur ; bati « chaux eta pldtre; boire

d bouche que veux-tu; parler d'affaires; sortir de prison;
trembler de froid ; agir de Iodine grace, de bonne foi; ^tre

accable de douleurs, de maux, etc.; apprendre /;ar co^ur ,

ceci est pour memoire,

[* HiSTOiEE. — Toutes ces regies sur Temploi ou Tomisoion

de l'article sont loin d'avoir ete toujours aussi arretees qu'au-

jourd'hui. Au xvi*' siecle et meme au xvii^ on trouve souvent

Tarticle omis ou nous rexprimerions, exprime ou nous Tomet-
trions.

I. Exemples du premier fait : (( Tons fideles sentent combieti

cette fa9on d'enseigner nous est propre. » (calvin.) a Sous le

joug de peche. » {Id.) a Co fut lui qui premier edifia un temple
a la Foi. » (AxMYOT.) « Je fus liier ouir messe aux Jacobins, »

(malherbe.) (( L'ennemi tons droits violant. y> [Id.) « Ou par
armes ou par amour, y> {Id.) cc Le vicomte de Turenne lui coifpa

chemin, » (racine.)

II vous assure et vie et gloire et liberie, (corneille.)

cc Les chenes d'£p^Ve; le dieu de Seine^ aux hords de Cha"

rente, y> (malherbe.)

C'est Vaugelas qui, le premier (1647), a fait une legle de la

repetition de l'article devant chaque substantif. L'oinission

de Particle eat frequente dansles auteurs qui usent d^arcliaismes

et dans certains genres de poesie^ comme Fepigramme. Ex, :

Ainsi dit le renard
;
et flatteiirs d'applaudir. (lA. Fontaine.)

Gens pour Pradon voulurent parier...
Pommes sur lui rolerent largement;
Orquand si/Jtets prii'ent commencement... (RACINE.)

II. Exemples du second fait ; cc De dix mille hommes qui
demeurerent morts en cette bataille, les trois mille estoient

naturels bourgeois de Carthage. )) (amyot.) c( Des huit seigneurs
de la guerre, les quatre demeurerent touejours avec moy. D

(montluc.) c( Nous serons les premiers a vous en faire la justice, »

(moliere.) <3c a dire le vrai. y> (racine.)

n Elle est fort belle et de ia main de maitre. » (sevigne.)
COXJUS SUrEHTEITR, ~

^^
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j^jme (je Sevigne emploie frequemment I'article avec les

noms propres : cc J'ai entendii la Passion du Mascaron,., J'en

demande pardoa an Bourdaloue et an Masgaron. »

III. L'artiole se mettait aussi quelquefois meme avec un mot

indetermine, dans des cas oil nous mettrions I'adjectif indefini

iin. Ex, : (( Qu'il soit le premier de sa race et n'ait pas le Hard
en sa bourse. » (malhp^rbe.) ccLa dauphine ne put tenir long-

temps les eclats de rire. » (sevigne).]

§ 195. Quand plusieurs substantifs se sniveut, Tarticle

doit se repeter devant chacuu d'eux. Ex. : le pere et la

mere ;
les officiers et les soldats.

Cependant Farfcicle ne se repete pas dans qnelques locu-

tions indivisibles, comme les arts et metiers, les tenants et

ahouiissants, les
jJ0?^/6' et chaussees, les freres et sxurs, les

officiers, soiis-officters et soldats, etc.

line se repete pas non plus devant la conjonction on

suivie d'un substantif expliquant le premier. Ex. : le Bos-

2)kore oil canal cleConstantmo])le, le lynxou loup-cervier, etc.

[*HiSTOiRE. — Au xvi^ siecle et jusqu'au milieu du xvii®, on

ne repetait pas I'article quand plusieurs substantifs se suivaient,
et cela, meme quand ils etaient de genres differents. Ex, :

Xi L'autorite de la parole est aneantie par le mepris et basse

condition des ministres qui I'annoncent. » (calvin.) cc Moustier

est le sejour et Juibitation des moines. » (e. pasquier). a Quant d
la hardiesse et courage^ quant a la Constance et resolution. y>

(MONTAIGNE*) « La justice, prohite, prudence^, vnleur et tempe-

ranee, sont toutes qualites qui S6 peuvent trouver on uae seule

tune. » (malherbe )

Les querelles, proces^ faun, so if et maladie,
Troublent-ils pas assez le repos de sa \ic? (moliere.)]

§ 196. Quand deux adjectifs unis par et modifient le

meme substantif, mais ne se rapportent pas au meme
objet, Tarticle doit se repeter. Ex. : le premier et le second

6tage; /'histoire ancienne et la moderne.
S'll s'agit du meme objet, Particle ne se repete pas, en

general. Ex, : rien n'est plus precieux que la vraie et solkle

ami tie*
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Eemarque. — T/article peut cependanfc etre omis dans

le premier cas, surtout ayec des siibstaatifs an pluriel, et

repete dans le second. Ex, :

Les lois divines et liumai- Z^ douce et/'innocenteproie.
neS.

'

(la FONTAINE.)
Les historiens grecs et ro- Le dotix et /'humble saint

mains. Augustin. (bourdaloue.)

§ 196 bis,
*

L'article, accompagne d'un adjecfcif, peut

s'employer arec ellipse d'un substantif, mais seulement

d'un substantif pris dans tin sens determine. Ex, : a Void

plmimrs journaux ; maisjene voispas/e dernier, » (Voy.,

§ 243, une r^gle analogue pour les pronoms personnels.)

[* HiSTOiRE.— Au xvii^ siecle, on n'observait pastres-exacte-
ment cette difference entre im nom determine ou indetermine.

M'^« de Sevigne a pu ecrire : « O'est une chose bien dure pour
moi que de vous dire adieu : je sais ce que ra'a corlte le dernier, »]

II. EMPLOI DE L'AETICLE PARTITIF.

§ 197. On a vu (§ 44, Eem. Ill) que Ton emploie les

articles du, de la, des avec les noms -pris dans un sens par-
tilif. Ex, : voici du pain, des plumes, des maisons. De
meme avec les mots abstraits : II a de la fermete, du calme,

de la resolution, etc.

Mais quand un nom ainsi employe est precede d'un ad-

jectif, on met de, et non du, de la, des, devant cet adjectif.

Ex, : voici de hon pain^ de bonnes phones, de belles

maisons,

*
GrRAMMAiRE COMPARATIVE. — L'article s'emploie de meme

en grec : b^is'.v tcu apTOu, manger du pawi.]

[* HiSTOiRE. — Cette regie, d'apres laqnelle, avec un sulis-

tantif employe dans ua sens partitif, on omet I'articlH. quand le

substantif tst precede d'un adjectif, et on Texprime quand il tn

est suivi, cette regie n'etait pas bienetablie au xvii*^ siecle. Ex,:

N'accuse point le ciel qui le laissc oiitrager
Et f/e^' indignes fils qui n'osent le yenger ? (Racine.
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L'instinct populaire reagit meme encore aujourd'hui contre

cette distinction eubtile, etablie par les grammairiens ;
et Ton

dit quelqiiefois dans le langage familier : Void du hon vin, de
Vexcellent vin, de la honnemusique.
Cepeudant cette difference de syntaxe se trouve dej4 ap-

pliquee par Bossuet :

« Les doctes font de diff4rentes

supputatio7is pour faire cadrer ce

temps au juste. »

((LesroisdeBabylonetraitaient
inbumainement des peuples en-

tiers, aussi bien que des princi-

paux seigneurs de leur empire, jo]

Eemarque I.— Toutefois Tartide reparait qnand Tad-

jectif s'unit au substantif de manisre k former une sorte

de iQot compose (Ex. : des bons mois, des jeunes gens, des

grands ho7nmes, du meme bois, etc.); ou tout au raoins de

maniere k lui donner un sens determine (Ex.: du vrai

marbre^ du gros parchemin ; Yoici du bon vln que yous

avez goute hier). L'article se met tout naturellement avec

les substantifs composes : des bas-reliefs^ des belles-meres,

Remarque TI.— Dans les phrases negatives, on met de

avec les noms pris dans nn sens partitif,quand la negation
est absolue; on exprime I'article, et Ton met du, de la^ des,

quand la negation est limitee ou detruite par le reste de la

phrase. Fx. :

'

PREMIER CAS:
II parle sans faire de fantes;

Je n'ai pas d'argent;

II n'ayait pas d'outils;

Je ne fais pas de vers.

« Ne me fais point ici de contes

fiuperflus. )) (MOLIERE.)

Au premier cas appartient une tournure, ou de est suivi

de que dans le sens de si ce n'est, Ex. : Je n'ai flfe jolonte
que la votre.

Non, vous n'avez ici </'ennemi que yous-meme. (corneille.)
*
Remarque llf. — L'article partitif du, de la, des

s'omet apres la preposition de. Ex. : une corbeille de ce-

rises, une bouteille de vin, deux auaes de drap^ une plume

DEUXIEME CAS :

II ne peut parler sans faire des

fantes gros sieres.

Je n'ai pas de fargent pour le

depenser follement.
c( 11 n'avait pas des outils k re-

vendre. » (LA Fontaine.)
c< Je ne fais pas des vers ni memo
de la prose quand je veux. »

(BOILEAU.)
« Je ne vous ferai point des re-

proches frivoles. » (racine.)
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6f*acier, une douzaine c?'oeufs, beaucoup rf'arbres, il a beau-

coup de bon vin, a la vue de belles montagnes.

[* HiSTOiRE. — Ces regies de I'article employe dans le sens

partitif n'etaient pas encore fixees au xvii« siecle. Ex. : « Bes

grosses larmes lui tombent des yeux. y> (skvigne.) a Vous anrez

passe sur des petits ponts. y> (Id.)
« Ce sent ici des petites bran-

ches de csidets qui n'ont pas des soldiers. «
[Id.) a Cette mere est

d'une exactitude sur les heures qui ne convient pas a de jeunes
gens» » [Id.) aDes tiedeshwers;de jeunes gens. 5) (malherbe.)

L'article partitif s'employait quelquefois au xvii^ siecle,

m^me avec des mots qui ne nous semblent pas eusceptibles de

cet emploi. Ex.: cc endurer de Voutrage; s'il y & de Vobstacle;

esperer du scdaire, etc. » (malherbe.)
On trouve encore Tarticle omis oil nous mettrions I'article

partitif :

J'ai tendresse pour toi, I'ai passion pour elle. (corneille.)
A-t-elle mow^re yoxe? En parait-elle emue? {Id.)

^ Lavertu trouve appia cuntic la tyrannic, [Id.)

§ 197 bis. On verra plus loin Tarticle employe k la

place de Tadjectif possessif (§ 205).

III. ACCORD DE L'ARTICLE.

§ 198. L'article s'aecorde en genre et en nombre avec le

substantif auquel il se rapporte. Ex, : le jour, la nuit

les nuageSy du tonnerre.

Dans nn sens emphatique, 11 se met quelquefois au plu-

riel avec un nom singulier. Ex. : les Homere, les Vtrgtle,

L'usage admeb Particle au pluriel avec deux mots au sin-

gulier qui sont unis dans la pensee, efc auxquels I'article

se rapporte egalement. Ex. : les pere et mere; les frere et

soeur.

L'usage admet encore que Tarticle, snivi de deux adjec-

tifs au singulier, soit mis au pluriel ainsi que le substantif.

Ex. : les langues grecque et latme, les deuxieme et troi-

sieme chapitres, Mais plus ordinairement on repete I'arti-

cle et on le laisse au singulier, Ex. : la langue grec-

que et la langue latine; le deuxieme chapilre et le troisikme,

COUES SUPftRIEUR.
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199. L'article, suiyi de plus^ moiirsy mieux, forme le

superlabif relatif (§ 202, Ee^i. II), et se construit de deux
manieres :

1° II est variable et s'accorde en genre et en nombre
avec le substantif, quand un objet est compare a d'autres.

Ex, : le printemps est Isl plus belle saison de Tannee.

Entre nos ennemis,
Les plus a craindre sont souvent les plus petits. (la Fontaine.)

2^ L'article forme arec plus, moms, mieux uhe locution

adverbiale qui indique le degre superieul' d'un objet com-

pare a lui-m^me. L'article est alors du genre neutre, et

par consequent invariable (Voy. § 200). Ex.: C'est au

printemps que la terre est le plus belle.

Jjg roi doiit lei memoivQ est le plus vener^e , (voltaire.)

Une m^me phrase pent, selon le sens, se constriiire des

deux manieres :

Superlatif relatif:

Les rois qui sont les plus

respectes (c'est-^-dire qui
sont les plus respectes
d'entre les rois).

Superlatif absolu :

Dans les temps ou les rois

sont kjjlus respectes (c'est-

a-dire au moment ou ils

sontl'objet desplus grands

respects).

[* HiSTOiRE. — Cette regie n'etait pas encore bien etablie au
xvii« siecle. Oa lit dans Bossuet : (( II est venu surprehdre la

reine dans le temps qa'elle se trouvait la plus Jieureiise. y>

De plus, au xvii® siecle^ le substantif acconipagne d'un ad-

jectif au superlatif relatif n'etait pas toujours, conime aujour-

d'liui, precede lui-meme de l'article
;
au lieu de Tarlicle, on

niettait souvent Fadjectif indefini lui. Ex. : « Georges Daridin,
V0U8 fixites une sottisCy la plus grande du monde. y> (molieiie.)
« Elle se prend d'un air le plus charmant du monde aux choses

qu't^lle fait. {Id.)
De la reunion de Particle partitif et du superlatif relatif est

venue la locution dis mitux, fort usitee au xvii^ siecle, niais

i)iriiueG coninie cc tres-basse » par Vaugelas. Oa la trouve ce-

pendant jusque dans la prt;se de Racine : w lis causent des

mieux. y>]

"

Remarque. — Quand plusieurs adjectife an super*
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latif relatifse suivent, on repete chaque fois I'article
; Ex,\

ce sonfc les plus petits et les plus redoiitables, -

I* H18T01RE. — Au xvi« et au xvii^ siecle, la repetition de
I'article n'etait pas de regie en ce cas. Ex. : « La plus riche et

belle partie du momie^ bouleversee pour la negociation des

perles et dupoivre. » (montaigne). « Les plus cruels et plus durs
sentiments. » (moliere.) a C'est la plus belle et agreable
maison. »

(sevigne.)].

§ 199 bis,
*
Par suite d'une ellipse, un article feminin

ie met quelquefois devant un substantif masculin , eb un
article masculin devant un substantif feminin. Ex, : Une

peinture a la Rembrandt (c'est-a-dire a la maniere de

Rembrandt); uu oavrage fait a la diable {c'est-d-dire a la

facon du diable): la Saint-Jean^ la Saint-Martm {la fete

de.,.), du champagne [da vln de..,),

IV. DE l'ahtiglb neutre.

§ 200. L'article le sert pour le masculin et pour le

neutre. Comme neutre, il est invariable et s'emploie :

V Avec les adjectifs et les verbes pris substantivement.

T^x. : le beau, le vmi, le sublimey le man(/er, le boire ;

2° Avec quelques locutions et avec les adverbes pris
substantivement. Ex. : le quant a soi ; le qu'en dira-t-on ;

sur le tard ; le mieux, le pis ; le plus, le moins ;
le peu, le

trop; le dedans, le dehors; le dessus, le dessous; le oui, le

non, le pourquoi, le comment, le combien.

CHAPITRE III.

SYNTAXE DE L'ADJECTIF.

I. Emploi des divers adjectifs.

1° ADJECTIFS QUALIFICATIFS

§ 201. Les adjectifs qualificatifs ne peuvent etre places
a la suite I'un de Tautre sans une conjonction on sans une

yirgule. Ex. : un homme vertueux- et bon; un homme ver-

UieuXy bon, charitable^
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Mais ils peuvent s'unir directement aux adjectifs deter-

minatifs. Ex. : son excellent pere, cet excellent homme, quel

excellent homme! etc.

II y a des adjectifs qualificatifs qui se placent de prefe-

rence avant, d'autres qui se placent apr^s le substantif.

On dit : un beau jardin, un grand arbre ; un habit bleu,

une table ronde,

Quelques-uns changent de signification en changeant
de place, par exemple :

homme bon, c.-d-d, plein de

bonte ;

homme grand, c-d-d, de

haute taille ;

homme brave, c^-d-d, plein
de bravoure;

homme galant, c-d-d. qui a

de la galanterie ;

homme honnete^ crd-d, poli ;

homme pauvre, c-d-d. qui
n'est pas riche ;

air faux, c.-d-d, dissimule ;

lirre triste, c.-d-d, qui porle
a la tristesse ;

etc.

et bon homme, c-a-d. un
homme un pen na'if

;

—grandhomme, c-d-d, tres-

superieur aux autres

homme s
;— brave homme, c-d-d, un

homme bon et obli-

geant ;

— galant homme, c.-a-d,

d'une grande probity ;— honn^te homme, c-d-d.

plein d'honneur, de

probite;—
pauvre homme, c-d-d.

qui fait pitie ;— faux air, c.-d-d. apparent;— triste livre, c-d-d, sans

m^rite;
etc.

La plupart des adjectifs se placent apr^s les substantifs

dans le style familier
;
mais ils peuvent, dans le style re-

leve, se placer avant. Ainsi Ton dira :

une action criminelle,
un -projet audacieux,
des pensees sinistres,

et une criminelle action,— un audacieux projet,
,

— de J^iuiRtres pensees.
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'Uinfaillible refuge efc Vassure secours, (malhebbe.)
Ge public ennemi, cette peste du monde. {Id,)

Par un contraire choix,,. Par dejalouses larmes. (racineJ
cf C'est assurement la plus belle^ la plus surprenante, la

plus enchantee nouveaute qui se puisse imaginer. » (SEViaNE.)

Remarque. — Quelquefois, de deux adjectifs, Tun est

place avant, Tautre apres le substantif, Ex. : « II vous dira

s'il y a un plus honnete homme a la cour, et moins cor-

rompu, » (SEViGNE.)

§ 201 bis, Commele subsfcantif, I'adjectif peut se mettre

avec ellipse au commencement d'une phrase, dans les

exclamations. Ex. :

Ldche qui veut mourir, courageux qui peut vivre! (l. racine.)

La phrase complete serait icelui qui yeut mourir es^

lache...^ etc.

Heureiix qui, satisfait de son humble fortune,
Libre du joug superbe ou je suis attache,
Vit dans I'etat obscur ou les dieux I'ont cache ! (j, racine.)

§ 201 te7\
* Les adjectifs qualificatifs s'emploient quel-

quefois substantivement (§ 30), mais surtout au masculin ;

Fx, : le sage^ Vinsense; le juste, Vinjuste ; les bons, les me-

chants; les vei^tueux.lesvicieux; lei^prrdesfmrs^ ](d^dainn('-.

L'adjectif feminin, pris substantivement, est plus rare.

Cependant on dit une mariee, une prude, une coquette,

une devote
J
etc.

[*
HiSTOiRE. — L^adjectif employe substantivement etait, au

xvii^ siecle, d'un usage plus ordinaire qu'aujourd'hui. Ex. : a Ces

opinidtres tronyerent en lui un impitoyable vengeur. y> (bossuet.)
c( On attirait ces grossiers par les biens teniporels. » (I^.) a: II

mena des troupes au victorieux (Alexandre) pendant le siege
de Tyr. » (Id,)

Je suis ce tenieraire, ou plutot ce vailtant, (corneille.)

Positif, comparatif et superlatif,

§ 202. Les adjectifs qualificatifs peuvent avoir trois de-

gr^s de signiiication
I \q positif, le comparatif ^i le supe?^-

laiif (§ 59).
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Eemarque I. — ' Lgs adjectifs nieilleur, pire^ woindre

peuvent etre suivis, romme tons les comparatifs, de la con*

jonction que, precedant le second terme de la comparaison

(§ 416, 5°). Avec les comparatifs anteriem\ posterieur^ sii-

perieur^ infcrieur^ etc., le second terme de la comparaison
est marque par la preposition a,

Les comparatifs majeur et mineur ne peuvent ni etre

precedes de Tadverbe plus^ ni etre suivis de que ou de a.

* Eemarque II. — L'adjectif extreme est un veritable

superlatif : ce n'est que par emphase qu'il admefe des

degres de comparaison* Ex\ :

d Le peclie est le plus grand et le phi's extreme de tons les

maiix. » (bossuet.) « Le retour plus extreme qu'auparavant
dans le vice* » (massillon.).« Le peuple s'lmagiiiait que la li-

berte doit etre aussi extreme que pent etre Fesclavage. »

(MONTESQUIEU.)

[*OiiiGiNEs LATINES.— Ea?^rdw?o vient de exfremum, superlatif de

exkrum^dont le comparatif est exteriorem, en fraD9ais exterieur.]

Remarque III. — Les comparatifs fneilletir^ pire, mom-

drSy deviennent des superlatifs quand ils sont precedes de

I'article. Ex. : le meilkur liomme du monde. On a de meme,
au comparatif : plus sage ; au superlatif : le plus sage,

Remarque IV. — Le plus, la plus, marquent le super-

latif rel'tif, Ex. : le plus sage des hommes (Toy. § 199).

hQ superlatif absola est marque par les adverbes tres, fort,

bien^ extremement, etc. Ex. : tres-soge, fort sage, etc. L'u-

sage veut que les adjectifs ou adverbes precedes de t?'es

soienii joints h cet adverbe par un trait d'union.

[* HiSTOiKE.
— Le superlatif relatif n'a pas toujours ete dis-

tingue, en fraufais, du comparatif, dont il ne se distingue que
parce qu'il est i^recede de Farticle. Parrai les grammairiens da
xvi*^ siec'e, Palsgrave et Ramus sont les seuls qui le signalent.
Les auteurs du meme siecle paraissent mettre indifferemment
le comparatif et le superlatif relatif. Ex.: (( Alcibiade se de-

guisoit du masque et du manteau plus convcnable aux moeurs
de ceux avec lesquels il frequentait, et prcnait la mine et la

conlenancep/i/s approchaiite de leur naturel, » (amyot.) o: Los

supplices plus hidcvx a voir ne sont pas toujours les plus forts k
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soiiffrir. )) (montaigne.) Ce n'est qu'a partir du xviic siecle qne
Ic superlatif relatif commence a etre nettemeiit distingiio dn

comparatif. Mallierbe bhltne, cliez Uesportcs, plnsieurs vers oil

est faite la confusion de I'un avec Tautre, par txen.ple : .

Et les derniers enfants sonttoujours micux' aimh.

Vaiigelas fait de cette distinction une regie qu'il declaro

(( importantw et necessaire » dans sa Bemarque : Qnand Vadjec-

iif vent un article a part^ outre celui du substantif, Cependant
on trouve encore cette construction tres-frequeniment cliezi

Bossuet et chez Racine. Ex, :

Chargeant de mou debris les reliques plus chercs.

Pergant du ciel les voiles plus obscurs. (RACINE.)
De meme chez La Bruyere ; cc C'est le succes que Ton doit

7noins se promettre. »

Remarque V. — Pire s'emploie avec les subsfcfintifs

masciilins et f^liinins
; j^is est un neutre qui s'emploie iso-

lement ou comme attribut. Fx,: Le pis c'est que...; qui

pis est.

[
ORtGiNES LATiNES. — On reconnait ici la difference des ad»

jectifs latins pejorem et pejus.]

2° ADJECTIFS DETERMINATIFS.

I. Adjectifs numeraux,

§ 203. Les adjectifs ordinaux s'emploient souvent, soifc

an neutre, soit avec ellipse de quelque substantif. Ex,

payer le dixieme, le vingtihme de son revenu (ici I'adjectif

est au neutre); il etait le premier, le second sur la liste

(on sous-entend eleve ou tout autre mot); habiter au se-

cond (on sous-entend etage) ; cet ecolier qst. en seconde

{crci'd, dans la seconde classe).

§ 204. Les adjectifs cardinaux s'emploient pour les ordi-

naux dans trois cas ;

l"" Pour designer une heure, une date. Ex,: il est une

heure; deux heures; I'an mil huit cent soixante-sea':;^; le

f/c?^.r Janvier, le/ro<55, etc.; nous partirons le deii^x, le trois
^

le diXy etc.
;

2^ Pour designer la page, le livre, le chapitre d'un

ouvrage. Ex, : a la page vingl; a la pagr- ^en(; au livre

quaCre; au chapitre cinq.
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3"^ On se sert encore du nom de nombre cardinal poui*

indiquer le rang d'un souverain dans une dynastic

(excepts pour le premier). Ex,: Louis guatorze, Louis

quinze, Louis s^ize,

Eemarque L — Employes ainsi, vingt et cent sont tou-

jours invariables. Ex, : k la page cinq cent.

Remaeque II. —L'adjecfcifordinal p?'em2ern'est jamais

remplace par Tadjecfcif cardinal un» On dit : page pre-

miere^ Francois premier, le premier du mois, etc.

[* HiSTOiRE. — L'einploi des adjectifs cardinaux pour les

adjectifs ordinaux est uq veritable solecisme, qui s'est peu a pen
introduit dans la langue depuis le xvn® siecle, par I'influence

de I'usage populaire. Vaugelas protestait contre cette maniere

de parler : « Quelle graminaire et quel menage de syllabes est

cela? » Selon lui, la regie etait de dire : Louis XIV®, le IS*^ mai,
le 20® juin. Mais il reconnait que deja « le grand usage sem-

blait de- son temps autoriser » I'emploi des adjectifs cardinaux*

daos ^ces eortes de phrases.]

II. Adjectifs possessifs,

§ 205. L'adjectif possessif n'a pas besoin, en frangais,

d'etre accompagne de Tarticle. Mais il est soumis a quel-

ques-nnes des regies de Farticle, qui quelquefoisle remplace.
1** Comme Particle (Voy. § 195), l'adjectif possessif son,

sa, ses, leur, /ewrsdoitse repeter devant chaque substantif.

Ex. : leur bonne ou leur mauvaise fortune.

2° Comme Tarticle (Voy. § 196), cet adjectif doit se repe-
ter deyant deux adjectifs unis par et, quand ils modijfient

le m^me substantif, mais ne se rapportent pas au meme
objet. Ex, : les nouveaux maries doivent aimer leur an-
cienne et leur nouvelle famille.

3° L'article s'emploie a la place de l'adjectif possessif,
d'abord quand on I'accompagne d'un pronom personnel

employ^ comme complement direct ou indirect {Ex,: II

m'abless^ a la tele, vous 7r^'avez fait mal au Iras) ; en second

lieu, quand le rapport de possession est assez ciairemeofc

etabli par le sens general de la phrase; ce qui arrive
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aprJs les yerbes reflechis, et lorsque le sujet de la phrase

represente le possesseur. Par exemple on dira :

il s'est casse la jambe,

j'ai msl k la tete,

j'ai les yeux malades,
il y a perdu la vie.

Cette regie n'est eependant pas absolue. Ainsi ?on dit :

je passe mes jours ) , , ...
'^

^
.

[ dans la retraite.
il passe ses jours )

Quand on veut insister sur le rapport de possession, ou

exprimer une sensation habituelle du sujet, on doit em-

ployer Tadjectif possessif. Ux. : Je I'ai vu de 7nes yeux.— Elle a sa migraine.
— II est incommode de son bras.

[* HiSTOiRE. — On trouve, au xvii** siecle, Tarticle employe
tres-frequemment pour Tadjectif possessif. Ex, ;

Peuples, qii'on mette sur la tete
Tout ce que la terre a de fleurs. (MALHERBE.)

Toutes les fois que j'arrete les yews.
A voir les ornements dont tu pares les cieux. {Id.)

Mais on rencontre aussi I'adjectif pogsessif dans des endroits

oh nous mettrions plutot rarticle. Ex,:

Qui voudrait Clever sa voix ? (raCine.)

« II re9u4: sur sa tete un coup de sabre. » (Id,)

Remarque I. — Les adjectifs possessifs mien, tien, sien

ne s'emploient- devant un nom que dans le langage familier.

-Er. .' un r??^e^^ parent, xm sien ami. Encore n'emploie-t-on

guere ainsi que mien et sien,

Au contraire, ces adjectifs s'emploient apres un suba

lantif ou un pronom dans le style soutenu. Ex. :

Vous serez toute noire, (corneille.)

Recevant comrae siens Tencens et les cantiques. (la Fontaine.)

Je donne cette raison non comme bonne, mais comma
mienne, (Diet, Acad.)

Eemahque II.— Quand on parle d'une chose, d'un objet

inanime, ou remplace, en general, dans le complement
'

COUBS SUPEIUEUR. 17
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direct, Tadjectif possessif par le pronom en et Tarticle. Ex. :

J'ai vu cette ville, et yen ai admire la beauts.

Toutefois, dans le style soutenu, et quand les choses

sont considerees comme personnifiees, on pent employer

Tadjectif possessif. Ex, :

« Nous anticipons I'avenir comme pour hater son cours. j>

(pascal.)

« Co plan n'est pas encore le style, mais il en est la base
;

il

le soutient, il le dirige, il regie son mouvement. » (buffon.)

De plus^ quand il faifc partie dn complement indirect,

J'adjectif son, sa, ses s'emploie m§me avec les noms de

choses. Ex, : j'ai vu cette yille, et j'ai admire la beaute

ie ses monuments.

On emploie encore sonj sa^ ses, quand cet adjectif fait

partie du sujet de la proposition ou s'y rapporte. Ex. :

vous rappelez-vous cette ville? Ses promenades sont admi-

rables. — Cette yille a ses agreements.

III. Adjectifs demonstratifs,

§ 206. Pour indiquer la proximity ou Teloignement de

h personne ou de la chose que designe I'adjectif demons-

tratif ce, on ajoute souvent k cet adjectif les adverbes ci

et /d, qu'on place apres le substantif en I'y joignant par
un trait d'union. Ex, :

cet arbre-c* (pour indiquer un arbre trfes-rapproche) ;

cet arbre-/a (pour indiquer un arbre un peu eloigne).

IV. A djectifs intei^rogatifB et conjonctifs,

§ 207. On a vu (§ QQ) que le meme adjectif peut etre,

eelon la construction, conjonctif, interrogatifou exclamatif.

Eemahque I. — Quel est conjonctif seulement dans la

looution quel que, Ex. : quel qu\\ soit.

Venez maintenant, pecheurs, quels que vous soyez. (bossuet.)

[*
HiSTOiRE. — Au xvii^ siecle, on employait le pronom qUi

au lieu de I'adjectif quely et Ton disait : qui gw'il soit. Ex.:

Qm qu\L soit, m^nie prU est acquis a sa peine, (oornbille,)]
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Remarque II.— L'usage s'est etabli en fraii9ais de rem-

placer par le pronom neutre que Tadjectif interrogatif
-

quely quand il serfc d'attribut a un nom ou k un pronom
personnel employe comme snjet. Ex. : Que deviendrai-je ?

Que deviendrez-vous? Que deyiendront-ils?

[* HiSTOiRE ET Origines latines.— La langue du xvii® eiecle

etait plus fidele a I'etymologie latine. Elle employait quel
(qualem) dans des locutions ou nous le remplaceiions par qui,
ce que J

etc. Ex. :

...Et quel devins-je, Areas,
Quand j'entendis ces mots prononc^s par Calchas? (eacine.)

Quel il m'a vu jadis, et quel il me retrouve! {Id.)

Ah ! vous ne savez guere quelle je suis 1 (la Fontaine.)

[Grammatre comparative. — iltymologiqiiement, quel se

rattaclie a qualem; mais, pour le sens et Temploi, il represente
aussi quantum et quotum. Ex. : quelle ernuv; quantus error?

quelle heure est-il? quota hora est?]

V. Adjectifs indefinis^

Aucun.

§ 208. !• — Aucun. — Voy. wn, ci-dessous, au n° 11.

Autre.

I bis. — Autre s'emploie separement ou en opposition

avec Tadjectif ind^fini un.

I. Separement, autre a le sens contraire k celui de meme.

II pent s'employer d'une maniere absolue, avec ellipse des

substantifs liominCy femme.Ex, : un autre^ une autre, d'aw-

t7'es ; Yautre, les auti^es.

On apprend a hurler, dit Vautre, avec les loups. (racine.)

Comme Tadjectif meme-, il pent ^tre suivi de que. Ex. :

« II n'a ^autre regie qu(i ses passions, ^autre maitre

que ses d^sirs, ^autre dieti qif.e lui-meme. » (massillon.)

II se joint aux pronoms de la 1" et de la 2° personne du

pluriel, pour ^tablir une distinction; Ex; : mus autreSf

vous autres.
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II forme plusieurs idiotismes et des phrases ellipfciques;

Ex, : k di'autresi {c.-d-d, allez dire ces sottises k d'autres

qu'^moi); il n'en fait jamais d'autres {c.-d-d. 11 ne fait

jamais d'autres sottises, d'autres maladi^esses
^ etc.).

II peut se rep^ter pour marquer une opposition entre

deux objets. Ex. : « Autres sont les temps de Moise, autres

ceux des rois. y> (bossuet.)

II entre dans quelques locutions elliptiques et prover-
biales. Ex. : autres temps, autres moiurs; ^.''autres tempSy
d'autres soi'ns,

II. Precede de Tarticle, il s'emploie d'une maniere ab-

solue, e'est-a dire sans substantif, et s'oppose a Fadjectif
ind^fini un, employe de la m6me maniere et place dans

une autre proposition. Fx.:

Lhin ne veut pas de maitre, et Vautre pas d'egal. (corneille.)

Uni, dans la m^me proposition, k Fadjectif wn, il peut
se construire de deux fayons differentes :

V 11 forme la locution Vun et rautre, dans laquelle la

conjonction et unit les adjectifs indefinis w/2, autre, pour
en faire un adjectif indefini (\Vi\ signifie tousles deux. Ex.:

Retenez vos larmes Vun et Vautre, (ractne.)

Remaeqitb I. — Dans cette locution, toute proposition

placee devant Vun doit etre repetee devant Vautre, lorsque
les deux objets sont considerOs comme distincts. ^x.: J'ai-

merais egalement a habiter dans I'une et dans Vautre ville.

Mais la preposition peut n'6tre pas repetee, si les deux

objets sont reunis par la pensee en une sorte d'idee col-

lective. Ex.:

Bans fune et Vautre armee. (corneille.)

Hemarque II. — Dem^rae que Fon dit Vun et Vautre^ on

dit niVun ni Vautre. Avec cette derniere locution, la pre-

position doit tonjours etre repetee. Ex. : ni dans Vune ni

dans Vautre armee.

2** La locution Vun..^ Vautre est un pronom indefini qui

cxprime la r^ciprocite, et dans lequel Vun est sujot, Vautre
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est complement. Aussi les prepositions portent-elles nni-

quement sur Vautre. Ex, : lis se reposent Tun sur Fautre.

Certain.

2. Certain, employe comme adjecfcif indefini, precede

toujonrs le substantif. Au contraire, certaiuy employe
comme adjectifqualificatif, le suit toujours. Ex.:

Indefini:
De certaine^ choses.

Quailflcatif :

Des choses certaines.

Chaque.
8. Chaque est un adjectif qui s'emploie pour le mas-

culin et pour le feminin (au singulier), et qui accompagne

toujours un substantif. Ex.: chaque personne, chaque chose.

M^me.
4. Meme a deux sens :

1** S'il est precede de Tarticle, il indique Tidentite ou la

comparaison. Ex,: ce sont toujours les memes hommes;
ces hommes sont toujours les memes,

2° S'il est sans article, il designe plus expressement les

personnes et les choses. En ce sens, il se place apres les

noms ou les pronoms, et se rattache aux pronoms par un

trait d*miion,Ex: : La vertu meme;moi'meme, eux-memes,

[* HiSTOiRE. — Au XVII® siecle on pla9ait mime indifferera-

ment avant ou apres les substantifs. Ex.:

Sais-tu que ce vieillard fut la m4me vertu? (corneille.)

Mais cet adjectif, place ainsi, presentait une arabigu'fte d^.

sens, qu'on evite en le pla^ant qnelquef<ns apies le substantif

m6me^ place avant le substantif, correspond au latin idem\

apres le substantif, il correspond a ipse,]

Eemarque I. — Mem,e, precede de Tarticle et suivi de

que, sert a marquer : 1° la comparaison, 2*" Tidentite.

1^ comparaison :

« Notre nation n'est point ex-

citee a faire les m6mes efforts

que les Grecs. »

(fenelon.)

(II y a comparaison entre

notice nation et les Gi^ecs,)

2° identity:

« Les arbres portent les me-
mes fiuits qu'ils portaientily a

deux raille ans. »

(FENELON.)

(II y a identite entre les

fruits d'aujourd'hui et ceux

d'il y a deux mille ans.)
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[* Grammaire comparative. — Cette difference de sens est

/endue en latin par une difference de construction : idem ac ou

atque marque la comparaison, et idem qui marque I'identite.]

Kemarque II. — Meme, employe sans article, se dit

qnelquefois adverbialexnent dans le sens de encore y aussi,

deplus; il est alors neutre et reste invariable. £x, :

L*illustre maison de la Tour-d'Auvergne, qui a donne des

maitres a TAquitaine, des princesses a toutes les cours de I'Eu-

rope, dos reines mdme a la France. (bossuet.)

On pent quelqnefois mettre indifferemment meme

adjectif (avec accord), et nmne adverbe (sans accord), ^.r.;

.,.Votre front prete k mon diademe
Un eclat qui le rend respectable aux dieux mime, (racine.)

Le sens admettrait egalement : V aux dieux meme

(m^nie aux dieux); 2° aux dieux memes (aux dieux eux-

m^mes).

[*
Histoire. — La difference entre indme adjectif (avec

accord) et m6me adverbe (sans accord). n'etait pas encore tres-

bien etablie au commencement du xviP siecle. C'est Vaugelas
qui en a fait une regie : (( Un de nos meilleurs poetes, dit-il, a

failli quand il a dit :

Les immortels eux-me'me en sent persecutes.

« II n'y a point de licence poetique qui puisse dispenser de
mettre des s au pluriel. » En general, au xvii^ siecle (comme au

XVI®), on mettait une s a m6mes employe adverbialement. Ex, :

Ici dispensez-moi du r6cit des blasphemes
Qu'ils ont vomis tous deux contre Jupiter m^mes, (CORNEILLE.)
Et m^mes a mes yeux cent sujets d'en avoir (du chagriii) ^

S'offrent le plus souvent, que je ne veux pas voir, (moliere.)

Que si m4mes un jour le lecteur gracieux... (boileau.)

NuL
5. Nul, pris corame adjectif ind^fini, se met avant le

substantif ou s'emploie sans substantif ;
il doit tonjours

etre accompagn6 d'un adverbe negatif. Ex. : nvl homme
w'est content de son sort. — Nul n'est content de son sort.

Mais, lorsque mil est pris comme ftdiectif qualificalif.
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il se met apres le Bubstantif et s'emploie sans adverbe de

negation. Ex» : testament nul, mariage nul, i/

Plusieurs. y

6. Plusieurs est nn adjectif pluriel, qui se prend pour
le masculinet le f^minin. II pent s'employer d'une maniere

absolue, avec ellipse des substantifs hommes, femmes,Ex,:
«( Vous etes etabli pour la perte comme pour le salut de

'plusieurs. » (massillon.)

*
Remarque. — Dans le meme sens, on pent employer,

au singulier et au pluriel, Tadjectif maint.

[* HiSTOiRE. — L'adjectif maint commence a vieillir, et ne

B'emploieplus guere que dans le style familier. Au xvii*^ siecle, il

s^employait frequemment en poesie, meme dans le style le plus
releve. Ex.:

Mai?it poete aveugl6 d'ane teUe manie. (boileau.)

Dans maints et maints combats sa valeur ^prouvee. (corn*eille.)

C'est un des mots que La Bruyere regrettait de voir dispa-
raitre du bel usage : « maint est un mot qu'on ne devrait jamais
abandonner. « (Chap. Be quelques usages.)]

Qiielconque.

7. Quekonque s'emploie pour le masculin et le feminin

efe pour les deux nombres. Fx, : deux points quelconques
etant donnes.

*Origines latines. — Cette orthographe est d'autant plus a

noter qu'elle est contraire a Tetymologie latine, d 'apres laquelle
I'accord devrait se faire non a la fin du mot, mais au milieu.

Ex. : qualemcunque, qualescunque.]

Quelque, quel que.
8. 1. Quelque s'emploie pour le masculin et le feminin

et pour les deux nombres :

Quelques crimes toujours precedent les grands crimes, (racine.)

Remarque. — Quelque s'emploie au neutre adverbia-

lement dans le sens de environ, devant un adjectif nu-

meral. Fx. :

(( J'ai quelque soixqnt^ ans. y> (racine.)
C. SUPo 14
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II. L'adjectif quelque, suivi d'un substantif et de que^

forme une proposition subordonnee equivalant a quelle qu^
soil la perso7ine qvl la chose que ^ dont, a qui.,,.. Ex. i

Quelque Bujet qu'on traits, ou plaisant ou sublime,

Que toujours la raison s'accorde avec la rime, (Boileau.)

« De quelque superbe distinction que ee flattent les bommes,
ils onttous une m^iiie origine, et cette origine est petite. y>

*'

(BOSSUET.)

Quelque s'accorde alors avecle substantifqui le suit.^^. /

Prince, quelques raisons que vous me puissiez dire, (racine.)

Eemarque L— II ne faut pas confondre quelque^ adjectif

indefini, avec quel que, adjectif conjonctif, qu'on a vu

plus haut (§ 207, Rem. I) et qui est toujours suivi des

verbes etre^ parait?'e, sembler, etc.
(
an subjonctif ). Ex. :

quelle que soit la legerete des enfants, ils ne sont pas inca-

pables d'application. Quelle que paraisse etre sa science,

elle est fort limitee.

Remarque 11,— QuelquBj suivi d'un adjectif et de que,

est tantot adjectif, tantot adverbe :

1° Quelque est en general adjectif, et, par consequent,

sujet a Taccord, quand I'adjectif qui le suit est lui-meme

immediatement suivi d'un nom; ce second adjectif semble

alors de pen d'importance, et si etroitement uni an sub-

stantif qu'ils ne forment ensemble qu'un seul et meme
nom, determine par quelque. Ex. :

Mais, quelques vainslauriers que promette la guerre.
On pent etre heros s^ans ravager la terre. (Boileau.)

« Quelques grands avanlages que la nature donne, ce

n'est pas elle seule, mais la fortune avec elle qui fait les

heros. » (la Rochefoucauld.)
C'est comme si Ton disait : quoique la guerre promette

de vains lauriers; — quoique la naissance donne de grands
avanlages... j>

2° Quelque est toujours adverbe on neutre, et rcste in-
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variable, quand Tadjectif qui le suit est lui-meme suivi

d'un verbe comme et7^e, paraitrey etc. (au subjonctif). Ex.:

« Quelqme mechants que soient les hommes, lis n'oseraient

paraitre ennemis de Ja vertu. » (la Rochefoucauld.)

—
Quelque est adverbe, a plus forte raison, quand 11 precede

un adverbe. EXo : (c Les mechants trouvent Dieu partout,

quelque matin qu'ils se levent; quelque loin qu'ils s'ecartent,
ba main est sur eux. d (Bossuet.)

—
Quelque est ^galement adverbe, quand il est suivi

d'un adjectif et d'un nom formant ensemble un seul et

meme qualificatif, et qu'il est construit avec le verbe

elre. Ex. ; Quelque braves soldats qu'ils soient
; quelque

bonsecrivains qu'aient ete Racine et Boileau. C'est comme
si Ton disait : « Quoiqu'ils soient heaves soldats; quoiqu ils

aient ete bons ecrivains »
; ce n'est pas comme si Ton di-

sait, ainsi que dans la regie precedente (1°) : « quoiqu'ils
eoient soldats, eanvains.^, »

Remarque III.— ^^^e/^we, adverbe, correspond a la lo-

cution conjonctive sL. que, Ex. : Si mechants que soient

les hommes... Si braves soldats qu'\\& soient.

[Grammaire comparative. — Quelque, adjectif, repond aux

adjectifs latins gwi^gwi^, quieunque, qualiscimque; quelque, Sid-

verbe, k quantumvis ou quamvis, — Eiymologiquement, il est

forme de quel et de que.]

Tel.

9. 7'el a plusieurs sens et s'emploie avec diverses cons-

tructions :

I. Tel indique la similitude. En ce sens, on le trouve

£eiil ou repute, Ex. :

Telle est la vie de la plupart des hommes. — Tel pere,
tel ills.

« Tous sont connaisseurs ou passent pour tels, y> (la bruyere.)

II. Suivi de la conjonction quey tel exprime soit la simi-

Ktude, soit le degre de force ou de valeur.

COURP SrPERlKUR. . 17,
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V Tel exprime la similitude, et, dans ce cfts, le que in-

dique une comparaison. Ex, :

(L La voila telle que la mort nous I'a faite. » (Bossuet./

Oette locufcion est tres-usitee dans les comparaisons

po^tiques. Tel y est ordinairement repute. Ex. :

Telle qu'une bergere, aux plus beaux jours de fete,
De superbes rubis ne charge pas sa tete,

Telle, aimable en son air, mais humble dans son style,

Doit eclater sans pompe ime elegante idylle. (Boileau.)

[* ORiaiNES LATiNES ET HiSTOiRE.'— Tel que, indiquaut simi-

litude, correspond au latin qualiSy et, d'apres quelques gram- .

mairiens, devrait s'accorder, non avec le premier terme de la

comparaison, mais avec le second
;
ainsi il faudrait ecrire :

(( Tels que des loups ravissants s'elancent dans Tombre, telle

s'avan9ait la troupe des Troyens. » Cette construction serait en

opposition avec I'usage actuel, mais conforme a celui du xvii®

siecle, JEJa?. ;

Un jeune enfant, couvert d'une robe ^clatante,
Tels qiCon voit des H^breux les prMres rev^tus. (BACINE.)]

2^ Tel marque le degr6 de force, de valeur, et, dans ce

cas, le que indique une consequence. Ex, :

Sa bonte est telle qu'iX se fait aimer de tons.

Ou :

Telle est sa bonte qu'il se fait aimer de tous.

[* HiSTOiRE. — Tel que s'est aussi employe pour I'adjectif

conjonctif quel que (§ 208, Kem. I), qui indique toujours une
supposition. Ex, :

Ce grand choix, tel qu'il soit^ pent n'offenser que moi. (voltaire.)

cc On prouve tres-bien a cet enfant que cette religion ,
telle

gw'elle soit, est la seule veritable. y> (j.-j. rousseau.) L'usage
n'a pas consacr^ cette locution, et I'Academie la condamne.]

III. Tel quel est une locution elliptique qui tient lieu de

Tadjectif tel que, employ6 dans son ^ens comparatif et

suivi du verbe etre» Ex, :

Je vous rends
votreIivre/e/^we/,|,,,,. ../^^^.^xtait

'

3'ai execute le march^ telquel,f
^^^^ ^'^^ telquumn.
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<r Ce reste tel quel va disparattre » (bossuet), — c'est-adire
ce reste tel quHl est.

[* Origines latines et Histoire. — On retrouve dans cetie

locution la forme latine d'ou elle est tiree : talem qualem. Elle
est la meme que la locution tel que exprimant la similitude, et

s'employait autrefois dans tous les cas ou Ton emploie aujour-
d'hui cette derniere. On disait, non : « Ce livre tel qiiiX etait, »

mais : « tel quel il etait. » — Quanta tel que^mAiqxmwi ie degre
de force et la coDseqaence, c'est le talem,.. ut des latins.]

4"^ Pris absolument, sans substantif, il aun sens tout a

fait indetermine, et signifie un homme. Ex. :

Tel qui rit vendredi, dimanche pleurera. (racine.)

Tout.

10. — I. Tout est un adjectif qni se place avant I'ar-

ticle ou avanfc un autre adjectif, mais apres les pronoms

personnels. Ex. : tous les hbmmes ; toutes vos bonnes re-

solutions ; vous tons, eux tous.

11. Employe sans article, il donne au substantif un sens

plus vague. Ex, :

Tout animal n'a pas toutes propriet^s. (
la fontaine.)

( Ce qui signifie : un animal quelconque n'a pas des pro-

prietes quelconques.)

En toute chose, il faut considerer la fin. (la fontaine.)
cc La sotte gloire est de tout pays. » (m"^* de sevigne.)

Bkmarque. — L'emploi ou Tomission de Tarticle ale

m^me effet dans les locutions tous deux et tous les deux^ etc.

Seion laplupart desgrammairiens, tous deux, tous trois, etc, ,

indlqueraitlasimultaneite; tous les deux, tous les trois, etc.,

marquerait Taction separee. L'usage et Tautorite des bons

ecrivains ne justifient pas tout a fait cette distinction. Ce

qui est vrai, c'est que celles de ces locutions ou entre

Tarticle ont un sens plus precis. Ex, :

(( Cette clemence, dont on fait une vertu, se pratique tant6t

par vanite, quelquefois par paresse, souvent par crainte, et

quelquefois par tous les trois ensemble, » (la Rochefoucauld.)
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« C'etait un homme furieux, par zele ou par esprit de parti,
ou par tons les deux ensemble. » (voltaike.)

(L Tons trois (Galba, Vitellius, OLlioii) perirent dans les

guerres civiles. » (boileau.)

III. Quand toute^t accompagne de plusieurs substantifs,
on pent ne mettre I'article que devant le premier. Fx, :

u Tons les documents et maieriaux dont j'aurais besoin. »

(J.-J. ROUSSEAU.)

Mais si Ton veufc appuyer d'avantage sur chaque mot, on

repete I'article, surtout quand les noms sont de genres
diiferents.

« II etait au-dessns de lous ces vains objets qui ferment tons

(es desirs et ioutes les esperances des bommes. d (massillon.)

IV. L'adjectif tout peut s'employer d'une maniere a.b-

solue, sans substantif :

V Au pluriel masculin, et plus rarement au pluriel

f^minin. Fx, : il est affable pour tous el pour loules;

2° Au singulier neutre. Ex, : le fout est plus grand

qu'une de ses parties; c'est un horame a tout faive; ces

deux choses different du tout au tout; rien du tout,

V. Tout peut aussi etre employe comme substantif; son

pluriel est alors distinct de celui de l'adjectif masculin

(tons). On ecrit : <( Plusieurs /oz</s distincts les uns des

autres. )) { Diet, Acad,)

VI. Tout^ au genre neutre, s'emploie comme adverbe,

et so place devant un adjectif ou un autre adverbe, ou

une locution adverbiale. Fx, : Des femmes tout eplorees,
tout eii larmes; la piece est tombee toutkiplat, (Dict,Ac^d.)

PtEMARQUE I. — Eegulierement, tout, employe adver-

bialement, devrait rester invariable. Mais, par eupbonie,
11 s'accorde avec le substantif, quand il est sui^i d'un

adjectif feminin commen9ant par une consonne ou une h

aspiree. Ex, : Elle est toute malade, toute bonteuse.

Remarque II.— D'ailleurs, tout, place devant un adjec-
Mf ouune locution adverbiale, n'est pas toujours adverbe.
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II est adverbe, lorsqu'il signifie tout a fait, II est adjec-

tif, efc, comme tel, soumis a Tacc srd, lorsqu'il indique la

totality. Ex,: « la foret lui parut toute enflammee« La
maison efcait toute ^n feu; une armure ioute d'acier. »

{Diet, Aead.)

Nos oiseaux sont tout en vie n'a pas le meme sens qub
nos oiseaux sont tons en vie.

L'Academie fait observer qu'une femme peut ecrire

« je suis tout a vous, » et « je suis toute a vous. » Dan?

le premier cas, c'est nne formule de politesse, dans le se-

cond, une protestation de devouemenfc.

Remarque III. — Devant I'adjectif ai^^r^, tout signi-
fiant tout a fait est adverbe, et par consequent invariable.

£j X, .

(( Vous meritez sans doute une tout autre defctinee. » (moliere.)

Mais, devant autre, il peut aussi avoir le sens indeter-

mine qu'il a, comme on Ta vu plus haut (II), devant les

substantifs non precedes de Tarticle. II signifie un autre,

nimporte lequeL Alors il reste adjectif et variable. Ex. :

« Toute autre place qu'un trone eut eleindigned'elle.)) (bossuet.)

Remarque IV. — Tout peut encore s'employer adver-

bialement devant les substantifs pris comme qnaiificatifs

et tenant lieu d'adjectifs. Ex, :

a Le chien est tout zele, tout ardeur, tout obeissance. » (buffon.)

Mais il est aussi sujet a Texception enonc^o a la Re-

HAiiQUE I. Ex, : Dieu est toute bonte.

Cependant on dit : une etoUe tout laine, tout soie.

Remarque V. — Tout, pris adverbialement, est sou-

vent suivi de la conjonction que, dans le sens de quelque.,,

que, Mais, a la difference de quelque, il s'emploie avec Fin-

dicatif, parce qu'il a un sens plus affirm at if. Ex, :

« II me semble que je vois ce coeur, tout insensible quHl est,

*se reveiller et s'attendrir a cette parole ! » (flechier.)
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Un,

11. Un, pris comme adjectif indefini, et precede de Tar'

tide, s'oppose souvent k autre, (Voy. plas haut, 1 bis, II.)

Un s*emploie avec pas et ne dans le sens negatif. Ex, :

II nj a pas tine ame.

Eeliarque I.— Pas un, sans Tadverbe negatif ne, peut
deyeuir synonvme de quelqu'un, un seul. Ex, :

Si i'en connais pas un, je veux etre etrangle. (racine.)

MaiS;, dans le^ reponses, il a toujours le sens negatif.

Ex, : reste-t-il quelques fusils ? — Pas un.

Ee::arque II. — Le plnriel deTadjectif indefini tm, qui
est des.) se supprime apres la preposition de, Ainsi Ton dit

au singulier : U a la i^eputation d'un homme sage; et, aw

pluriel : lis ont la reputation d'hommes sages,

[* HiSTOiRE. — De meme que ponr rarticle (Voy. § 194),

il y a eu, au XVi® et au xvii® siecle, indecieion sur les regies
de I'emploi ou de romission de I'adjectif indefini un.

Exemples do cet adjectif exprime ou nous romettrions : cc Par
une maniere de remerciment. >: (amyot.) cc Plus, une peau d'wn

iezard de trois pieds et demi, remplie de foin. » (moliere.)

Et Ton salt ceque c'est qu'wn courroux d'lm amant. (^Id.)

Exemples de I'adjectif indefini omis oil nous les mettrions :

Puisqu'a si beau dessein mon desir me con vie. . . (malherbe.)
« Les vices se font guerre perpetuelte, » •

{(d.)

« Hornere a appel6 une des Graces Pasithee, etlui a do7i?ie mart. » {Id,)

M^me som me regarde. (CORNEillb.)
' Tu vols si c^est mensonge^ et si j'en suis ravie. (moliere.)

Dans Pancienne langue, et jusqu'au milieu du xvip siecle,
un s'employait aussi comme pronom indefini. Ainsi on lit dans

Amyot : a Un qui confesee I'injurier », et dans Malherbe : « Je
ne S9ay point de gre a un qui tienthotellerie de m'avoir loge. »

« Aussi ne fais-je a un qui, donnant a manger a toute une ville,
m'a mis en un rang d'oii il n'a excepts personne. »

On lit meme dans les ceuvres en prose de Racine : « Un qui
n'avait jamais sorti de Corinthe... »

J
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11 bis, L'adjectif indefini aucun, form6 du precedent, a le

sens de quelquun, lorsqu'il n'est pas accompagne d*un ad-

verbe negatif ;maisil ne s'emploie plusgu^re en ce sens que
dans les phrases interrogatives on dubitatives. Ex, : de

tous ceux qui se disent mes amis, nucun m'a-t~il seeouru ?

— Je doute qp!aucun de ces arrogants fasse ce qull dit.

Ont-ils dans notre armee aucun commanderaent ? (corneille.)

(Origines latines et Histoire. — Aucun^ anciennement alquriy

alcun,yient de aliquem unum {quelqv'un)^ et par consequent n'a-

vait nullement,a I'origine, le sens n6gatif.
— Dans I'ancien fran-

^ais on disait atwuns et quelquefois d'aucunSj pour quelques-vns.
Ex. : (( Aumns disent » (montaigne.) On trouve encore
en ce sens chez La Fontaine :

Phedre etait si succinct qu.^aiicuns Ten ont blarn^.]

Aucun est, du reste, plus ordinairement employe avec

une negation ou une locution restrictive comme sans, Fx, :

Que chacun se retire, et qn aucun n'entre ici. (corneille.)

Sans me nommer pourtant en aucune fa9on. (moliere.)

Dans les reponses, la negation pent ^tre sous-entendue.

£^x, : Apercevez-vous quelque vaisseau? — Aucun {c-d-d,

je n'en aper9ois aucun),

Eemarque. — Aucun, dans le sens de^as un, ec met

rarement au pluriel, excepte avec les substantifs qui ne

s'emploient qu'an pluriel, soit en general, soit dans unsens

determine. Fx, : cc lis ne donnent aucunes lornes a leurs

attentats, d (cossuet.)

Jamais sans doute aucunes larmes
N'obscurciront pour eux le ciel. (lamartine.)

[

*
Histoire. — Au xvii® siecle et au xviii« siecle on mettait

plus frequemtnent qu'aujoiyjd'hui
aucu7i slvl pluriel, memeavec

un substantif qui avait un 'fingulier ou dont le sens n'etait pas
change par le nombre. Ex, :

J'ai vu beaucoup d'hymens : aucuns d'eux ne me tentent.

(LA FONTAINE.)
Aucuns monstreS) par moi dompt^s jusqu'aujourd'hui,
Ne m'ont acquis le droit de faillir comme lui. (racine.)

a Rome n'imposait aucunes lots geiUrales. » (montesquieu.)
a Je n'ose faire aucuns projeLs, (voltaire).]



250 GRAMMAIRE FRANgAISE.

II. Ragles d'accord de radjectif,

§ 209. On a vu (§ 175) que Tadjectif et le participe

passe, seuls ou accompagnes de Tauxiliaire etre, s'accordent

en genre et en nombre avec les noms ou pronoms auxquels
ils se rapportent.
A cette regie generale il faut ajouter :

1** Que^ si Tadjectif et le participe se rapportent a plu-
sieurs noms ou pronoms da singulier, ils se mettent au

pluriel, surtout quand ces noms ou pronoms sont unis par

la conjonction et;Bx,:le pere et le fils sont tres-um's,

tres-estimes ;

2" Que, si les substantifs sont de genres differents, I'ad-

jectif et le participe se mettent au pluriel masculin; Ex, :

le pere et la mere sont bans,

Remarque I. — Quand plusieurs substantifs se suivent,
sans conjonction, Tadjectif pent ne s'accorder qu'avec le

dernier. Ex. ;

Mais le fer, le flambeau, la flamme est toute iprHe.

(racine, Iphfgenie.)

Remarque II. — Quand deux substantifs sont unis par
la conjonction OM, Tadjectif et le participe s*accordent avec

le dernier, si Tun des substantifs exclut I'autre; avec les

deux, s'il n'y a pas exclusion. Ex. :

1° Acco)*d avec le deimier :

Get homme est d'une simpli-
cite ou d'une dissimula-

tion incroyable.

2° Accoj'd avec les deux:

Jo crois cet homme ou son

fils exposes a de grands
dangers.

Remarque III. — Quand les substantifs sont de genres

differents, le substantif masculin s'enonce en general le der-

nier, surtout lorsque Tadjectif n'est pas attribut, c'est-a-diro

n'est pas joint au substantif par le verbe <?^re, et qu'il

n'a pas la meme terminaison au feminin qu'au masculin.

Ex, : lis ont I'humeur et le gout differents.
*
Cette regie n'est pas absolue. Racine a pu dire :

II me semble d6ja que ces murs, que ces vouteSf
Vont prendre la parole, et prets a m'accuser,,.
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[* HiSTOiRE. — Jusqu'au xvii" siecle, la regie la plus genera-
lement adoptee etait que I'accord de Tadjectif avait lieu avecle
dernier subatantif seulement. Palt^gmve, qui la donne le pre-

mier, dans son Esclaircisstment de la langue francoise (1530),
cite les exemples suivants : par consentement et deliberation gc'

nerale; par la persuasion et enhortement fraudulent. C'est en-

core la regie posee par Vaugelas dans la Remarque sur un ad-

jectif avec deux substantifs de differents genres : ol On demande s'il

faut dire : Cb peuple a le coeur et la bouche ouverte on ouverts

a vos louanges. M. de Malherbe dieoit, qu'il falloit eviter cela

comme un escueil... Mais il n'est pas question pourtant de gau-
chir tousjours aux difficultez, il les faut vaincie et establir une

reigl« certaine pour la p rfect'on de nostre langue... Comment
dirons-nous doLC? II faudroit dire ouvertSy scion la gramrnaire
latine qui en use ainsi... Mais I'oreille a de Ja peine a s'y ac-

commoder. . . Je voudrais done dire ouverte
^ parce qu'ordinairo-

ment on parle ainsi, qui est la raison decisive, y)]

Remarque IV. — Quand les substantifs sont des noms
de choses, Taccord de Tadjectif peut se faire avecle dernier

substantif seulement, sur tout si Ton veut appeler speciale-

.ment Fatten tion sur ce dernier. Fx» :

Armez-vous d'un courage et d'une foi nouvelle, (racine.)

Remarque V. — Dans les adjectifs composes de deux

adjectifs, ou d'anadjectif et d'un participe, les deux parties

s'acoordent. Ex. : des poires aigres-douces; des enfants

premiers-nes ; des filles aveugles-nees,
II n'y a exception que lorsqu'un des deux adjectifs ou

meme les deux sont au neutre et prls adverbialement.

(Voy. § 213, 4% et § 214.)

Remarque VI.— L'adjectifreste au singulier,m^me avec

un verbe au pluriel, apres les pronoms nouSj vous, quand
ces pronoms designent une seule personne. Ex. : vous Stes

hien jeu7iej mon ami.— Allons, mon ami, soyons raisonnable,

Remarque VII. — L'adjectif tout, place sans article

devant les noms de villes pour designer, non les villes

memes^ mais le peuple de ces villes, se met au masculin

(ou au neutre) et reste invariable. Bkx. :

« Tovt Smyrne ne parlait que d'elle. y>
(
la bruybre.)

a Tout home est consterne. d (vertot.)
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§ 210. Quand I'adjectif se trouve avec nn substantif

collect] f, il pent s*accorder de deux manieres :

1° II s'accorde avec le nom collectif, si la pensee s'ar-

rete sur ce nom ; 2° il s'accorde avec le complement de ce

collectif, si la pensee se porte sur le complement. Bx, :

V ACCORD
avec le nom collectif:

J'ai YU une multitude de

poissons prodigieuse.

2° ACCORD
avec le complementdu collectif:

J'ai vu une multitude de

poissons pris d'lin coup de

filet.

*
HiSTOiRE. — Racine applique cette regie a la locution

collective tant de ; Ex. :

Tant de coups imprevus m'accablent a la fois. (Phedre.)

Jamais tant de beanie fut-elle couronnee? {Esther,)

Je sais que tant d'amoiir n'en pent etre efface, {B^rMce.)

(On a vu plus haut quV/wiowr, au singulier, etait rest6 feminiu
en poesie, § 181, 2).

Racine applique meme cette regie dans la phrase suivante :

« II y a peu d'auteurs que le ciel ait regarde aussi favora-

blement. d Aujourd'hui, apres la locution peu de, 1' accord a lieu

tantot avec le mot peu^ tantot avec son complement (Voy.

§273, Rem. II, et 357, Bem.), et il aurait lieu ici avec le com-

plement.]

Remarque. — L'adjectif s'accorde toujours avec le

complement des locutions collectives bemicoup de, assr-z

de, peu dcy bien des, la plupart des, la plus grande partie

des, etc. Ex, : Beaucoup de personnes, peu de personnes
sont venues ici.

§ 210 bis. La rfegle est la meme quand l'adjectif se cons-

tL-ait apres deux substantifs dont Tun est le complement
de Tautre. Ex. :

Des peaux de renards

bleus.

Des peaux de renards

tannees,

Une table d'acajou massive. Une table A'acajou massif.

§ 211. Lorsque la locution avoir Fair est suivie d'un
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adjectifs, Taccord pent se faire de deux maniferes : V Tad-

jeciif s'ttccorde avec le mot air, quand ce mot a toute sa

signification ( miney expression de la physionomie ) ;
2^ il

pent s'accorder avec le sujet du verbe, quand avoir I' air

Bignifie seulement paraitre, sembler, etc. Fx. :

Elle a Tair spirituely railleur,

majestueux, hautain.

Elle a Tair douce, ffenereuse,

embarrassee; fdchee de ce

qu'elle vient d'apprendre.
Dans le second cas,on dira plus explicitement et plus

regulierement : elle a Vair d'etre douce, genereuse, etc.

Exceptions aux regies d'accord,

§212. Les locutions grand'mere, grand'route, grand*-

messe^ pas grand'chose, deja vues (§ 46), forraent des mots

composes, dont la premiere partie reste invariable an plu-

riel comme au singulier. On dit : des grand'meres,
des

grand'routes, des grand'messes,

§ 212 bis,
*
Certains adjectifs ne s'emploient qu'au mas-

culin ; Ex, : (nez) aquilin, (pied) bot, (homme) fat, (papier)

velin,

D'autres sont usites seulement au feminin
; Ex. : (faim)

canine, (priere) mentale,

Quelques-uns n'ont pas au feminin de forme distincte

du masculin ; Ex» : (homme ou femme) dispos, grognan,

§ 212 ter, *De m^me que Tarticle ( § 199 bis), et aussi

par suite d'une ellipse, I'adjectif feminin se met quelquefois
avec un nom masculin, et Fadjectif masculin avec un nom
feminin (^m garde-francaise, c'est-i-dire un soldat de la

garde frangaise ;
un grand'croix, un dignitaire decore de

la grand'croix; fin courant, fin du mois courant).

Adjectifs et participes passes au neutre, invariables,

§ 213. Quelques adjectifs et quelques participes passes

peuvont s'emplojer au neutre ; en consequence, ils restent

invariables. Nous avons dej^ remarque cette particularity

pour les adjectifs memCy quelque et tout (§ 208; n°^ 4, 8

et 10). II faut y ajouter les suivants :

1° Les participes passes approuve, attendu, ci-
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inclus, ci-joint, excepte, non compris, passe, sup-

pose, vu, restent invariables quand ils sont places de-

vant le substantif et au commencement de la phraser Ex. :

Approuve Tecriture ci-dessus. Non compris la somme
de... Ci'joint les pieces. Excepte les enfants. Au contraire

on dit : la somme de... non comprise, les enfants exceptes,

les pieces ci-jointes^ la copie ci-jointe^ la maison non com-

prise, (Voy. la Syntaxe du participe passe.)

Eemarque. — Si ces participes sont places an milieu

d'une phrase avec un substantif employe sans ariicle, ils

sont egalement invariables. Ex, : vous trouverez ci-joint

copie du proems.

Mais si le substantif est precede de Tarticle, le participe

prend I'accord. Ex. : yous trouverez ci-Jointe ou ci-incluse

la copie de sa lettre.

2° Les adjectifs nu et demi restent invariables quand
ils sont places devant les substantifs. Ex. : ww-pieds, nu-

tete.

Remarque I. — Quand nu et demi precedent ainsi les .

substantifs, ils y sont joints par un trait d'union.

Demi, place apres un nom au pluriel, reste au singulier,

parce qu'il est bien evident que c'est le singulier du sub-

stantif qui est sous-entendu. Ex. : deux heures et demie.

Ainsi Ton ecrira : une demi-hemQ, — une heure et

demie.

On ecrira de m^me : une demi-recolte. Demi s'emploie
encore adverbialement devant un adjectif ou un participe

(Ex. : demi-morte)^ et dans la locution a demi (a demi

morte.)

[

*
HiSTOiRE. — Cette regie sur Fadjectif demi est post^-

rieure au xvi* eiecle. On la trouve pour la premiere fois dans
les Remarques do Vaugelas. EUe n'etait pas encore bien eta-

blie a la fin du xvii« siecle
;
car on lit dans Fenelon : u La

raison qui se borne a s'accouimoder des chosen raisonnables
nest qu'une demic-raison »]
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Remarque II. — Mi et semi sont des adverbes ou des

prefixes, par consequent sont tonjours invariables; mi est

toujours joint au mot suivant par un trait d'union. Ex, :

La mi-carerm^ la uii-aout, la mi-octohre, k mi-jambe, etc.;

les opinions etaient mi-parties^ c.-a-d. partagees par la

moitie; des fleurs semi-doubles^ un recueil semi-pmodique ;

mi se retrouve dans midi, mimdt, milieu et parmi (| 152).

[*Origines latines.— Demi vient de dimidium, mi de mediuin;
semi du prefixe semi, qui a donne semiplemis, semirutus, etc.— Midi est pour medium diem, minuit pour mediam noetem^
milieu pour medium locum.']

Eemarque III.— QuandTadjectifWW est pr&^d6 de Tar-

ticle ou mis sans article apres le substantif, il est soumis

anx regies d'accord, par exemple dans la locution : aller

les pieds nus; ^Wqv pieds nus;la nue propriete (c'est-a-dire

la propriete d'un immeuble sans les revenus).

Remarque IV. — On dit dememe : haul la main et la

main haute. — Vous recevrez franc de portly leltre queje
vous envoie ; et vous recevrez cette lettre franche de port,

Remarque V.— C est par suite de la meme regie qu'on
dit : plein la cave, et que I'adjectif sapf est devenu une pre-

position, comme les participes passes attendu, excepte, etc.

[HiSToiRE.
— II en est de meme de hormisj qui s'ecrivait

prinjitivement hors mis (Voy. § 152).]

Remarque YI. — L'ancienadjectif/ew, ^igni^ani decede,

suit k pen pr^s la meme regie que I'adjectif /iz^; il reste

invariable quand il est mis avant I'article et lesubsfantif,

mais varie quaud il se place entre ces deux mots. Ex. s

feu la reine, la feue reine,

[*
OiiiGiNES LATINES ET HiSTOiiiE. — Feu vient de functum^

abreviation do defundumy qui a donne defunt; mais ce dernier

mot est de formation savante, et ne se trouve guere avant io

XV® siecle. Feu est au contraire des premiers temps de la lan-

gue frauQaise ;
dans le patois berrichon, on a fimct, qui est

plus conforme a I'etymolo^ie.
Les regies de 7iu et de feu sont posterieures au xvii® siecle,

Racine ecrivait nus pieds. L'Academic ecrivait feue la reine
^
en

1694, et n'a ecrit feu la reine que dans Tedition de 1762.)



256 GRAMMAIRE FRANCAISE.

Aux adjectifs precedemment cites on doit joindre Vadjectif

pis, employe au neutre au xvii^ et au xviii® siecle : « La prose est

pis encore que les vers, » (Moliere). « Des choses inuliles et

meme pis. » (Montesquieu.) Pis, c'est-a-dire quelque chose depis.

[Grammaire comparative. — Plusieurs de ces tours sent des

latinismes ou des hellenismes. Ainsi nu-pieds, nu-tete, haut la

main rappellent nudus pedem, yupivoc; rnv vtffxHv, etc.]

3° L'adjectif possible reste invariable dans les locu-

tions superlatives : le plus, le mieux, ie moms. Ex. : il ne

faut pas lire le plus de livres possible, mais les meilleurs

possible.

En dehors de ces locutions, cet adjectif reste soumis a

Taccord. Ex. : il a ^prouve tons les malheurs possibles.

[*
Histoire. — Possible s'est pris adverbialement avec le sens

de peiit-etre, dans Fancien fran9ais et dans La Fontaine :

... Votre mort,
Au moins de vos enfants (car c'est tout un aux meres),
Ne tardera possible gu6res.]

4" Les adjectifs composes qui designent la couleur restent

invariables. Ex, : des cheveux chatain-clair^ des yeux bleu-

fonce, une barbe blond-cend^^ey de la sole gros bleu, une robe

gris perk, des souliers ?'ose tendre, etc. Ce sont en quel-

que sorte des locutions adverbiales, comme les substantifs

qui ont la m^me signification (§ 180, Kem. III).

§ 214. II faut voir aussi des adjectifs neutres dans la

premiere partie des adjectifs composes comme nu-^xo-

prietaires, nouveau-ne (on dit des enfants nouveau-nes.

c'est-a-dire nouvellement nes) ; c/a^r-seme (de Therbe clair-

semee, c'est-^-dire semee clai?'); court-Y^tu, etc. De meme
dans la seconde partie des adjectifs composes comme

gagne-petit^ trotte-menu, etc,

Quelquefois, Taccord a lieu pour les deux parties des

adjectifs composes : V parce que le deuxieme adjectif otl

le participe est pris substantivement. Ex. : une nouvelk

mariee, des nouveaux venus, des nouveaux debarques; 2° par
une raison d'euphonie. -E'ir. ; Ae& roses fraiches cueillies, etc.

Selon TAcad^mie, il faudrait 6crire : des enfants mort^
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nes, 11 semble plus logique d'ecrire jnorts-nes, comme pre-
miers-nes, etc. (Voy. § 209, Kem. V).

§ 214 bis. II faut encore voir des adjectifs neutres ou
des adjectifs pris adverbialement ;

V Dans les locutions comme celles-ci : il fait beau, il

fait doux, il fait sec, il fait noir comme dans un four;
ayoir beau dire et beau faire ; parlor ciair, net, haut, bas;
chanter yw5/e ;dire bien haut; crier fort: marcher ferme et

droit; cette fieur gent bon; cette etoffe se vendcAer; les

balles pleuyaient dm comme grele; vous serez haches

menu; plusieurs harangueurs sont demeures court; bel et

bien, tout doux; ^hr doux; faire p2>;' manger tout son

saoul; en avoir son content; tout beau! etc.

2° Dans d'aulres locutions, ou Fadjectif jouelerole d'un
substantif et ne peut etre qu'au genre neutre : le beau, le

vrai, le grand, le sublime, le general, le particulier, etc.

Promettre est un, et tenir est un autre.

8^ Dans le mot bi^ef^qm ^igni^e pour 2^arler brievement,
et (comme on disait autrefois) pour le faire court,

Remarque I. — Peut-^tre faut-il voir aussi un neutre

dans Temploi d'autres adjectifs accompagnes de Particle:

le latin, le grec^ le francais, I'anglais, etc. AUez par le plus
court. Faites ce que je vous dis, c'est le plus sur, etc. II est

vrai qu'on peut aussi supposer ici Tellipse des substantifs

masculins langage, chemin, partt, etc, Mais il est difficile de

voir Tellipse d'un substantif dans la locution c'est tout un^

Eemarque it. — La locution se faire fort a ^te fort

discut^e. Selon la plupart des grammairiens, /br^ serait

adverbe et invariable; mais cette decision est contestee

et parait tres-contestable. (Voy. Histoire.)

[Origines latines et Histoire. — La plnpart de ces emp-oig
de Tadjectif riez^fre sont des latinismes. En effet, on disait, en

latin, non-seulement pulchrum, verum, magnum, mais encore,

k rimitation du grec, torvum tuerl, duke ridentem, duke lo-

quentem, etc. (Voy. § 145.)

L'imilation 4©b premiers de ces latinismes est frequente au
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XVI® et meme au xvii« siecle : <( Qaand on vit le semhlahle ad-

venir... y> (amyot.) « A plus forte raisoQ doii-on faire le sem-

hlahle,.. y> (PASQUiEife) (( lis requierent deux choses de nous...

Qaant au premier^ je cont'esne... » (calvin.) d On voit bien

que le gros ie I'epitre est tres-sericux. » (fenelon.) (c L'autre,
a Top^josife, est d'un naturel cruel et malin. y> (bossuet). y> Pour
vous le faire courts voici la sentence qu'il leur pronnnce. » {Id.).

II est difficile de ne pa3 voir egaleraent une trace du

genre neutre dans I'a'^jectif invariable de deux phrases de

5jme (Jq Sevigne : cc Je trouve bien pWsant la petite course

dont les deux jambons de M. de Luxembourg font le prix. »

(C'est comme s'il y avait : chose bien pkmante). cc Quoique
I'experiencede notre bon abbe fut tout cfiaadj )) c.-d-d. chos3

toute lecente.

M. Littre (Dictionnaire) pense et, selon nous, avec raison,que
dans la locution se faire fort^ fort est adjectif et par conse-

quent doit etre sujet a I'accord. Ce qui a induit en erreur

les grammairiens, c'est qu'nne fenime pouvait dire autrefois

je me fais fort, par la raison qui a fait dire mere grand et

grand mere (§46, Orig. lat.) Mais il ne s'ensuir pas que fort soit

adverbe; car cette locut'on n'est explicable qu'autant que fort
est entendu comme adjectif: d'ailleurs on le trouve consi-

dere comme tel, et avec accord, dans les ecrivains anteriears
au XVII® siecle. Ex. : a lis se faisoient forts de ceux de

Rhodes. » (boucicaut.)
^ L'eSet regu de tes- premiers efforts

De tes hautsfaits advenir nous fait forts. (CL. MAROT.)]

Emploi particuUer dc ladjectif f^minin,

§ 215. Quelques adjectifs s'emploient au feminiii

dans diverses locutions adverblales, par suite d'une ellips}

de quelque nom feminin. Ex, :

Habit a la francaise {c'est-a-dire a la mode frangaise) ;

Attendez-vous a lajKireille [c-d-d, a une pareille maniere

d'agir);
II in'en a conte de honnes (c.-d-d, de bonnes histoires);
J'en ai appris de belles {c.-d-d, de belles histoires);
II a recommence de plus belle (c.-d-d, d'une plus belle

maniere) ;

II a fait des siennes (c.-d-d. de ses fantaisies, de ses folies) ;

Nous avons fait des nolres (c.-d-d. de nos fantaisies) ;

Eq voicibien d'une autre (c-d-d. une chose surprenante) ;



sy:nt.a.\e de l'adjectif, — § 216. 259

Vous me la baillez belle ; Tons me la baillez bonne {c-a-d-
nne belle, une bonne liistoire) ;

Vous I'avez belle (c-d-cL une bePe occasion) ;

Vous Tavez manque, echappe belle {c-d-d, une circons-

tance favorable ou perilleuse)

III. Complements de Padjectif.

§ 216. Les principales prepositions qui peuvent unir les

adjectifs a leur complement sont de,d, poui\ sur,envers,Qio.
La preposition qui doit etre employee pour chaque adjec-
tif est r^glee par Pusage. Ex, :

Plein de bont^ ; utile a tons ;bon powr ou envers tons, etc.

Remarque I. — Un certain nombre d'adjectifs, ayant

un sens precis et complet, ne prennent pas de comple-
ment. Ex. : affable^ tenlei^aii^e, iimide, etc.

Remabque II. — Quelques-uns prennent, en poesie et

dans le style soutenu, des complements qui les detournent

de leur sens ordiuaire. Ex. : aifame de gloire, ivre d'or-

cfueily muet de terreiir^ sourd aux priercs, aveugle sw ses

defauts, etc.

Muet a mes soupirSj tmnqinUe a mes alarm es, (racine.)

Remarque III. -
L'adjectif^w'o/^r^est uni, en general,

a son complement par la preposition «. Ex. : prop'o a di-

Ters usages.

Quelquefois il est suivi de la preposition de; mais

Feulement quand il a le sens de particulier , special ^

cxelusif. Ex, : Ce sable est le terrain propre de cette plante.

\DICT. ACAD.) En realite, de marque alors le complement
dusubstantif plutot que celui de Tadjectif /?ropre.

Remarque IV. — Divers complements d'adjectifs sonfc

mar(]nes par les prepositions a et de suivies d'un infinitif.

Ex, . enclin a mklire ; assure de vaincre,

corns srPKRiEi'T^. 18
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Avec la proposition a, cet infinitif a tantot le sen^^

actif, tantot le sens passif, Ex. :

V Sens actif:

Homme Bujet r? cAan^erd'avis ^

facile a ^ecevotr des

impressions;
Fleur belle a ravir.

2° Sens passif:
Chose triste^? '^h-e^d penser.^— difl&cile a croire;

Homme facile a iromper;— fou d Her,

Remarque V. — Quelquefois les prepositions d et de

s'emploient apres le meme adjectif, avec des sens differents

ou des nuances du m^me sens. Ex. :

V Avec ^
*— Pai^esseux a :

II est paresseux k se lever.

(Paresseux a semble pin-

t6t indiquer une disposition

2° Avec de
Paresseux de :

Un spectateur toujours pareS'
seux d'applaudir.

(doileau.)

generale; pa7*esseux de, une

disposition particuliere.)
-' Pretd:
Plus prU a tenir sa parole

qu a la donner.

(FL^cHiER.) Prk de, qui est tomb6 en

{Prit a indique une dispo- desuetude, indiquait une dis-

sition generale.) | position particulifere.

Pretd s'oppose plut6fc aujourd'hui ^ la locution pres dc}

dont le sens est fort different : prk d signifie dispose d;

pres de signifie sur le point de, E(^. :

Ce malade ^^tpret d mou- Oe malade Q^tpres f/emou-

Tir. rir,

[* HiSTOiRE. — La difference entre pHt d, et pres de n'etait

pas encore etablie au xvn« ni iiieine au xviii® si^cle. On con-
xiaissait la locution pres de. Ex,:

Si baign6 de son sang et si pres de nlourir. (dORNEiLLB.)

Mais on disait aussi et m^me plus soUvent pr6t d, prU d4)
dans le sens de pres de. Ex, i

i.— tJii ^^rand destin commence, lin grand destin s'ach^ve:
L'Erapire est pr^t h choir et la France s'61^ve, (corneille.>
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a La victoire demeura longtemps douteuse, et les Romaim
furent pr4ts deader ; mais ils reparerent leur flotte. » (bossuet.)
«Numerius fut pret a perdre les yeux. :d (Id,) (l 'Rome.prete
a succomber, se soutient principalement par la Constance et par

lasagesse du Senat. » (Id,)

2. — Peut-^tre que ronzi^me est pr^te d'eclater. (corneille.)
<r II n'y avait point de services que les peuples et les rois ne

fussent pr4ts de rendre pour obtenir le titre d'allies de Rome. y>

(MONTESQUIEU.)
Du reste, plusieurs adjectifs ont marque autrefois leurs com-

plements par des prepositions differentes de celles qui les mar-

quent aujourd'hui. Ainsi Vaugelas disait : a La cour n'est pas
suffisante toute seule c?eservir de regie. » On dit aujourd'hui suf-

fisant pour, (Voy. le chapitre des prepositions, § 402 et suiv.)]

§ 217. Quand deux adjectifs admettent apres eux la

meme preposition, ils peuvent avoir le meme complement.
£3c. : ce maitre est utile et cher a ses el^ves.

Mais quand plusieurs adjectifs se suivent et demandent
des prepositions differentes, chacun d'eux doit avoir le

complement qui lui convient. Ex. : ce maitre est severe

powr ses eleves et cependant cher a tons.

CHAPITRE IV.

SYNTAXE DU PRONOM.

g 218. — En general lepronom est simplement, comme
son nom I'indique, mis a la place du nom dans la phrase.

Mais quelquefois sa signification est plus etendue et

resume toute une proposition. Ex, :

Coiitre tant d'ennemis que vous reste-t-il ? —• Mot,

Ce moi de la Medee de Corneille signifie
•

je reste, d moi

seiUe, contfe tant d*ennemis,
C'est surtout le pronom neutre le qui tient la place d'une pre*

position (Voy. § 244).

§ 219. II y a correlation entre la plupart des pro
noms et des adjectifs determinatifs; par exemple entre :
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Les adjectifs possessifs (mor?, ton, son^ etc.) et les pro-
noms possessifs {le mieiiy le tien, le sien) ;

De meme entre les adjectifs demonstratifs {ce, cet) et

les pronoms demonstratifs (celui, celle, ce) ;

De meme entre les adjectifs interrogatifs et conjonctifs

{quely quelle) et les pronoms interrogatifs et conjonctifs

{quiy que, quoi) ;

De meme encore entre les adjectifs indefinis (i/n, aucun,

cAa^we^ etc.) et les pronoms indefinis {oriy perso7we, rienyQtc),

Mais les pronoms se distinguent tonjours des adjectifs

en ce qu'ils tiennent lieu d'un nom, et n'en peuvent etre

accompagneSjtandis que les adjectifs doivent toujours etre

suivis d'un nom ou supposent Tellipse d'un nom.

l"" DES PRONOMS PERSONNELS.

I. Les pronouns personnels, svjets ou complements,

§ 220. Les pronoms personnels remplissent dans la

proposition les fonctions de sujet, de complement direct

ou de complement indirect.

Quelques-uns ont des formes sp^ciales pour cliacune de

ces fonctions. Ainsi,y€, tii, I'l, Us sont exclusivemeut em-

ployes pour marquer le sujet ; me, te^ le, les, lui, leur, pour

marquer les complements (direct ou indirect).

Moi, toi, lui, eux s'emploient ordinairement comme com.

plements indirects, et cela meme quelqnefois sans prepo-
sition. {Ex^ : repondez-?wo2*.

— Je lui dirai. — C'est a eux

que je parle.)

Mais ils s'emploient aussi comme complements directs

et comme sujets dans les propositions interrogatives, ex-

clamatives, elliptiques, dans les reponses, ou pour redou-

bler les sujets/e, ta, il, et les complements directs me, te,

Ex. : qui accuse-t-on?— Eux et toi, — Est-ce lui oxi moi?
— Moi^ quey'aille trahir la foi juree !

— Je pense ainsi, mais

lui pense autrement. — K^ vous^pensez-yous comrne moi?
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— Je vous le dis, moL— Voulez-vons me perdre, moi,
\T)tre allie ? — II s'aime et n'aime que lui,

* Une meme phrase montrera le pronom lui employe
comme complement indirect et comme sujet : cc II se fait

Ijeine a lui-meme^ lui a^i s'etait tant aime. )> (bossuet.)

[*HiSTOiRE.
— Aujourd'hui le pronom personnel, siijet ot

Domplement, doittoujourn etre exprinie. Dans I'anciennelang'u^,
et jusqu'aux premieres annees da xvii° siecle, ii etait soiivent

omis^ par souvenir du latin. Ex. ;

Et rCeusse point langui pour ime autre beaute. (desportes.)

Et plus vous criez haut, plus estes gens de bien. (ronsard.)

« Le courage leur crut aiissi, et devinrent hommes' asseurez

et hardiz. » (amyot.) On trouvd encore chez Malherbe ; « N'ai-

je jamais vu personne qui.. ? Si ai, » « Veuille ou lion, zY est

contraint de le faire. »

Le pronom neutre il poiivait aussi etre supprime devant

les verbes impersonnels ou employes irapersonnellement. JEa?. ;

« Et lie se faut pas esmerveilkr de Tincertitude de sa mort. »

(AMYOT.)

Et ne vous doit chaloir ni de qui ni combien. (ronsard.')

(( Trois jours yavoit. » (montaigne.) «
Faitiy mon coeur, quo

vous ayez I'amertume. » (malherbe.)

Dans le langage popuiaire ces suppressions se fout encore :

(I. faut pas faire eel a... Tant y a que... »

L'omission du pronom de la 3® personne, complement direct,
etait frequente au xvi® siecle et au commencement du xvii^. Ex. :

cc Le consul lui octroya. » (amyot.)
— « Et tirant de son bras

le bracelet qu'i! y portait, lui jeta,et son escu apres. » (M.)
Eien de plus frequent dans les lettres de ce temps : « Je le

garde pour lui montrer quelque iour. » (vorruRE.) « Dieu veut
notre coeur, nous ne voulons pas lui donner. » (^sevigne.) « Elle

m'avait fait une collation; je lui rendis. »
(Id.) Cette omission

etait encore de mise au temps de Vaugelas, qui la condamna
d'une maniere absolue (t. I, p. 95) et contribua sans doute a

etablir la regie, qui est de toujours exprimer les pronoms per-

sonnels, qu'ils fassent fonction de sujet ou de complement.] .

* Remarque I. — Les pronoms personne Is ne peuvenf,

pas plus que les autres pronoms (Voy. § 247), 6tre accona-

pagnes d'un adjectif.
COURS SUPfiBIEUB.

^^'
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[* HiSTOiRE. — Cette r^le n'ex?atait pas dans Tancienno,

lansjue, au moins d'une mani^re absolue, comme le prouve une
vieille formule, que Tusage a conservee jusqu'4 nous : « Je, souS"

signi. » Tandis que le pronom de la premiere personne, moi^ est

le seul qui ee construise aujourd'hui avec un qui^ au xvi* sie^

cle, on construisait aussi le pronom conjonctif directement apres
le pronom personnel je. Ex, : « Je suis le tiers qui croyais etre

le premier. y> (Heptam^ron.) On trouve encore dans Malherbe :

« Comment le supporterais-je, qui ne puis pas supporter le

vin ? »

Je, qui chantai jadis Typhon,
D'un style qu*on trouva bouffon. (SCABROX.)]

Remarque II. — Les pronoms moi) toine sont employes
comme sujets, en dehors des phrases interrogatives, quo

lorsqu lis sont redoubles par quelque autre pronom de la

meme personne. 11 en est de mftme, en general, de ha

et eux. Ex. :

Moij des bienfaits de Dieu, je perdraislamemoire! (ractne.)

Et moi, qui Tamenai triompbante, ador^e,
Je m'en retournerais seule et desesperee! (Id.)

[* HiSTOiRE.— Cette regie de repeter parjie, ft/, il les pronoms
moi, toif luiy etc., n'etait pas absolue au xvn® siecle. Ex.:

cc Peut-^tre moi qui existe, n'existe ainsi que par la force d'une

nature universelle. y> (la bruyere.)]

Eemarque III. — Quand le pronom de la T^ per-

sonne du singulier doifc etre accompagne, soit d'un

adjectif, soit d'un conjonctif, soit d*une apposition, il

ne pent ^tre exprime que par moi, excepte dans la for-

mule signal^e plus haut, Je soussignL On dit ; Moi, son

ami, son conseiller,,, Moi, qui vous park,,,

[Origines latines. — Les origines latines des diiferentes

formes des pronoms personnels fran9ais rendent compte des

fonctions qu'ils remplissent, comme sujets ou comme com-

plements directs ou indirects
;
il faut noter toutefois que, le cas

snjet de rancien fran9ais ayant presque entierement disparu

pour faire pUce au cas regime, le pronom sujet s'est, pour la

3* personne du pluriel, confondu avec le pronom complement
direct. Si, comme complements indirects, /we, Imr, et quelque-
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fois moij toiy s'emploient sans preposition (Eoj. ; je lui parle,

reponds-moO, c*est qu'ils representent, en latin, des cas obli-

ques. Ex. :

1« SUJET
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On peut placer le pronom personnel sujet, soifc apres,
soit avanii le verbe, quand il y a dans la phrase les con-

jonctions on adverbes suivants : aussi, en vam, pent-elre,

iovjours^ a peine ^ encore^ etc. Ex, : a peine etiez-vous iie.

A peine nous sortions des portes de Trezene. (RACiNE^PAe^ir^.)

§ 224. Remaeque III. — Pour les pronoms personnels
faisant fonction de complements directs ou indirects, il

faut distinguer I'emploi et la place de ces deux especes
de complements dans les propositions imperatives ou non

imperatives.

1^ Dans les propositions non imperatives, avec ou sans

negation, les pronoms servant de complement direct ou

indirect se mettent tonjours avant le verbe. Ex, :

Je /'estime. Je ne /'estime pas.
— Je le luihi dit.

Cependant ces pronoms doivent se placer apres le verbe,
s'ils sont accompagnes d'un autre complement. Ex, :

J'estime sonpere et ltd, — Je Tai dit ii son pere et a ha\

On met, comme comple-
ments directs :

Avatit le verbe :

me, te, se; le, la, les.

Apres le verbe :

moi, toi, soi.

On met, comme comple-
ments indirects :

Ava7it le vei'be :

me, te, se ; lui, leur.

Apres le verbe :

moi, toi, soi ; eux, elles.

Certains verbes veulent etre precedes, d'autres suivis

des pronoms complements indirects. Ex. :

Vous me parlerez. |
Vous songerez a moi,

Kusage decide de ces constructions; la seconde peut,

du reste, toujours s'employer pour la premiere, quand on

veut insister davantage sur Tidee de la personne. ^^. :

Avez-vous oublie que vous parlez a moi, (corneille.)

(( II faut que chacun de vos auditeuirs s'imagine que vous par-
lez d lui en particulier. » (fenelon.)
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[

*
HiSTOiRE. — Cette derniere construction du pronom per-

sonnel, employe comme complement indirect, est moins ordi-

naire aujourd'liui qu'autrefois ;
mais elle etait ^a plus usitee

au xvii^ siecle. Ex. : « Je parle a vous comme a mon ami. »

(malherbe.) « Voici comme il faut parler a eux, » (Id.) a Jl

parle u elle en tierce personne. yy {Id )
« Nous avons des amis

qui pourront parler a lid. » (sevigne.) cc Voyant que Monsieur

prefer ait un petit secretaire a lid. »
{ld.)\

2^ Dans les propositions imperatives, les pronoms s'em-

ploient efc se placent differemment, selon qu'ils sont com-

plements directs ou indirects, avec ou sans negation :

- S'il y a negation, les pronoms se placent tonjours avant

le verbe ;
et Ton emploie jne^ te^ meme comme complements

indirects. Ex, :

Ne me trompez pas.
— ISTe meTefusez pas cela.

S'il n'y a pas negation, les pronoms se placent ton jours

apres le verbe, avec un trait d'union ; et I'on emploie ;

1" comme complements direct;!, moi, toi, le, la, les; 2"" comme

complements indirects, moi^ toi, lid, leur. Ex, :

V Conduisez-mo/; conduisez-?^; conduisez-Zes.

2° Repondez-7?zo2; repondez-?2«; repondez /ez^r.

[

*
HiSTOiRE.— Dans les phrases ou deux verl)es a I'imperatif

se suivent, et ou le second est accompasfne d'un pronom com-

plement, les ecrivains du xvii« et du xviii^siecle ont souvent

mis ces pronoms avant ce verbe, pour donner plus de preci-
sion a la phrase. Ex. :

Quittez cette chimere, et m'aimez. (cobneille.)

Va, cours, vole et nous venge. (Jd.)

Polissez-le sans cesse et le repolissez. (boileau.)

cc Taisez-vous et m'admirez plutot que de me gronder. 5)

(sfcviGNE.) tt Cherchez cette lettre et me demandez pardon. »

{Id.) (( Faites done ces choses, et en faites les marches en

hommes de bien. )) {Jd.)

Soldats, suivez leurs pas ct tne r^pondez d'eux. (voltaire.)]

§ 225. Remarque IV.— Quand deux pronoms se suivent,

faisantfonction,run de complement direct, I'autre de com-

plement indirect, ils se mettent toujours tous les deux avant
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ie yerbe au mode indicatif (avec ou sans negation), /i',n ;

je le lid ai difc
;
—

je ne le lui ai pas dit.

lis se mettent : 1^ avant le verbe dans les propositions

frnperatives avec negation ;
2° apres le verbe, et avec deux

traits d'union, dans les propositions imperatives sans ne-

gation. Ex, :

V Ne le lui dites pas.
— 2° Donnez-wowj-fes.

De ces deux pronoms qui se suivent, c'est en g^n^ral le

pronom complement indirect qui se met le premier; mais hdj

leur, en, y se mettent tonjours apres le complement direct.

Ex, :

On me

S°
^'

( /'a dit
On nous

On vous

On le lui ) ,..

On leleur )

Dites 7 ,

Je vom en ramenerai.

Je vom y conduirai.

§ 226. Eemaeque V. — Quand les pronoms personnels
sont complements d'un infinitif dependant d'un autre

verbe, ils se placent de preference inim^diatement avant
cet infinitif. Ex, :

Pe quelle trahison pouvez-vous done 'cous 'plaindre ?

(MOLlilRE.)

[

*
HiSTOiRE. — Au xvii« si^cle on le mettaii le plus souvent

avant le premier de deux verbes, dont Tun joue le rdle d'auxi-
liaire. Ex, :

C'est peu d'aller au del, je vous y veux conduire, (COBNEILLB.)
Est-il un seul moment

Qui vous puisse assurer d'un second seulement? (LA Fontaine.)
Et voire heureux larcin ne se pent plus celer, (racine.)
Quel profane, en ces lieux, s^ose avancer vers moi? (Id.)

Soleil, je te viens voir pour la derni^re fois. {Id.)

III. Emploi des pronoms personnels,

§ 227. Lorsque le pronom moi est avec un autre pro-
nom ou un substantif, c'est tme r^gle de politesscp en



SYNTAXE Du pROJSuM. — § 230. 269

franjais, qu'il s'^nonce le dernier, Ex. : vous et moi; cette

personne et moi.

§ 228. Les pronoms je^ me, ie, se, le, la elident leur

Toyelle quand ils sont suivis d'ua verbe dont ils sont sujet

on complement, et qni commence par nne voyelle, ou des

pronoms en, y, Ex. ; y'appelle, je ^'appelle, il /'appelle, il

^ime, il s'en va, il s'y promfene, donnez-m^en*
*
Remarque, — Au contraire, quand ces pronoms sui-

vent le verbe, me, te, le ne s'^lident pas, et leur e muet
se trouve exceptionnellement frappe de Taccent tonique.

OnprononceemzVe-fe, faites-le, envoyez-le chercher, comme
si Ton ^crivait imite-leu, faites-ieu, etc.

[

*
HiSTOiRE. — Cependant quelques poetes ont cm pouvoif

considerer cet e muet comme s'elidant ou du moins ne se pro-

non^ant pas devaat une voyelle; ainsi Voltaire a dit : « Ren-
des le a mon amour, a men vain desespoir. » — « Retournez
vers le peuple, instruisez-/e en mon nom.

)>]

§ 229. Les pronoms personnels mot, me, ie, nous, vous

Be mettent quelquefois avec nn verbe^ par une formule

expletive qui ne sert souvent qu'a donner du mouvement
k la phrase. Ex, : Je te le fustigerai bel et Men. Je vous

i'ai fustig^ de la belle fa9on* On nous a tout gat^.

« Qu'on me T^gorge tout h Theure ; qu'on me lui fasse

griller les pieds ; qu'on me le mette dans I'eau bouillante,

et qu'on me le pende au plancher. y> (moliere., VAvare.)

Prends-mot le bon parti, laisse \k tons tes livres. (boileatj.)

[GrammaiRe comparative. — La meme tournure se trouve en

grec et en latin. JSa?. .•

Qui metuens vlvet, liber mihi non erit unquam. (Horace.)]

§ 230. Le pronom nous s' emploie pour je ou moi, soit

par inodestie (quand ce sont des auteurs qui parlent), soit

par emphase (quand ce sont de grands personnages). Ex, :

Nous sommes persuade.,. Nous ordonnons,..

Dans le langage familier, il tient quelquefois lieu mSm«^
d'un pronom de la 2® personne. Ex, : il paralt quo nous

n'avons pas ii^ sage.
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231. Le pronom imus s'emploie pour ^w, par respect;

ainsi, dans Racine, Iphigenie dit a son pere :.

Quand vous commanderez, wus serez obei.

Le tutoiement qui, dans le langage usuel, est un signe

de f imiliarite, a au contraire une certaine solennite en

poesie. Ex, :

Va, je ne te liais point... (corneille, le Cid).

mon souverain roi,

Me voici done tremblante et seule devant toi. (racine.)

[Origines latines. — Ce nous et ce vous^ au singulier, vien-

neiit d'uli usage qui s'est 'introduit vers la fin de I'empire
remain : les empereurs disaient nos^ en parlant d'eux-ni ernes;

et, pour leur temoigner du respect, on disait vos en leur parlant
ou en leur ecrivant.

[

*
HiSTOiRE. — Eegnier Desmarais, dans sa Grammaire (1705),

tout en reconnaissant qu'on peut se servir de tu pour voifS

(( dans la noble poesie », fait remarquer que « on ne se sert

guere du nombre singulier du pronom de la 2*^ personne, en

parlant a qui que ce soit, a moins d'une tres-grande familiarite,
ou a moins que ce ne soit une personne de tres-basse condi-

tion )). C'est seulement depuis la revolution de 1789 que I'usage
du tutoiement s'est repandu dans la societe fran9aise, et, par
suite, dans la litterature.]

§ 232. Les pronoms de la premiere et de la deuxieme

personne, au singulier et au pluriel, ont les deux genres;

je, tu; vous, nous, servent pour le masculin et le feraioin.

Les prctioms do la 8° personne {zl, elle; ils^ elles) pren-
nent le m^me genre et le m^me nombre que le nom dont

ils tiennent la place. Fx, : voyez cette maison\ elle est

grande.
— Voyez ce^jm-dins; ils sont beaux.

§ 233. Dans les phrases interrogatives, les pronoms
do la 8° personne (tl, elle; ils, elles) se placent apres le

verbe, et cela ra^me quand le sujeb du verbe est exprime.
Ex. : voire pbre est-U arriv^?

Ces pronoms forment un pl^onasme avec le sujet; mais
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ce pleonasme est necessaire pour marquer rinterrogation,

qui, en frau^ais, est generalement indiquee par la posi-

tion du pronom personnel sujet apr^s le verbe.

Ce pleonasme se rencontre encore dans les diverses

tournures qui exigent ou admettent le sujet place apres le

\eThe{Voj/ez plus haut, § 223.) Ex, : Rome dut-elle perir !

A peine Tunivers eut-il ete cree...

[* HiSTOiRE. — L'usage de ce pleonasme date du xvil^ siecle.

Mais on trouve encore chez Malherbe ; « A quel propos le soleU

chasse la nuit? » Cependant, dans ses notes sur Desportes, il

le bUme deux fois d'avoir omis de repeter le sujet.]

§ 234. Le pronom de la troisi^me personne forme en-

core pleonasme dans certains tours de phrase rapides et

expressifs. Ainsi :

1** II pent etre en queique sorte jete au commencement
de la phrase, pour annoncer le sujet. Ex. :

cc Le voila done morfc, ce grand ministre^ cet homme si consi-

derable, qui tenait une si grande place! » (m"^® de sevign^.)

2** II pent venir apres un complement mis an commence-
ment de la phrase par inversion, pour le rappeler et former

le complement regalier au point de vue grammatical. Ex. :

Le Men, nrus le faisons
;
le inaJ^ c'est la Fortune, (la Fontaine.)

cc Cette justice, qui nous est refusee par nos contemporains, la

posterite saura nous la rendre. ); (la bruyere.)

[*HiSTOiRE.
— Dans la langue du xvi« et du xvii« siecle, il

y avait souvent pleonasme dans I'expresslon du sujet ou du

complement, un pronom venant repekr un nom ou meme un
autre pronom. Ex. : « Pkilopcemen, voyant que ses citoyens
estoient fort joyeux de cette nouvelle, et que chacuri s'appres-
toit pour s'y en retourner a grand haste, il les en detourna

par les rtmontrances qu'il leur fit. )) (amyot.) « Une bonne in-

stitution, eUe change le jugement et les moeurs. » (montaigne.)
(( Qui vous ecoute, il m'ecoute; etquivous rejette, il me re-

jette. )) (calvin.) « De nos lois et usances, il y en a plusieuis bar-

bares et monstrueuses. » (montaigne.) cc Entre lesquels Camillus

en fut un. jd (amyot.) « Mais de cela, cliacun en parle diverse-

ment. » (malherbe.) « Dleu ayant resolu de former son peuple
^ la vertu par les lois les plus expresses et en plus grand
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nombre, il resolut en meme temps de les donner par ecrit. y> (bos-

suet.) (c Les Juifs qui, de deux freres qu'ils avaient vus rois,

en virent Tun prisonnier et I'autre ne retenir plus qu'un vain

litre d'autorite, » {IcL) « Les Juifs demandant des miracles par
lesquels Dieu^ en remnant toute la nature^ comme il fit a la

sortie d'Egypte, il les mette visiblement au-dessus de leurs

ennemis. » [Id.) cc Qui interroge, il cherche; qui cherche, il

ignore, » {Id.)

Dans presque toutes ces phrases le pleonasme s'expliqu« : ou
bien la phrase est un pen longae, et Ton a voulu rappeler le

sujet ou le complement, ou bien il y a eu une inversion, ou
bien encore I'auteur a vouki faire ressortir davantage sa pensee
etproduire quelque effet de style.A ce dernier point de vue, le

pleonasme qui multiplie les sujets et les complements est encore
admissible aujourd'hui. Ex. : « Cet homme, je le hais, j'en ai hor-

reurfce^ homme, il est la cause de tout le mal. » Mais c'est une

exception, tandis que, au xvie siecle surtout, c'etait un usage
des plus r^pandus,]

§ 235. Le pronom e7, qui s'emploie au neutre

(§ 69, Eem. Ill) avec les verbes impersonnels (il faut, il

plenty il neige, il tonne, il y va de son honneur, il nest i^as

que...,), forme souvent un pleonasme d'un autre genre : il

sert de sujet grammatical ou apparent a des verbes dont

le sujet logique ou reel est quelquefois au feminin ou au

pluriel. Ex. :

'

JI pleut des balks; il est trois heures; il fait beau; U
m'est venu une idee ; il y a pew de personnes; il se trouvait

Ik quelques personnes,

il est des ncBuds secrets^ il est des sympathies. (corneille.)

Souvent le sujet est un verbe a Tinfinitif, soit seul;
feoit precede de la proposition de, Ex. : // fait beau votr,.»

il en coute de dire

II est beau de mounr msiiive de I'univers. (coeneille.)
De murmurer centre elle et perdre patiencd

//est mal ^ propos. (malhktibe.)
Par ma barbe I // est bon (LA Fontaine.)
// n'est que de jouer d'adresse en ce monde. (moliere.)

[Origines latines. — La plupart de ces verbes, pris imper-
sonnellement avec il au neutre {illiid), correspondent a des ver-

bes latins, soit impersonnels (p/z«^, etc.), soit pris imp^rsonnel-
lement {est 'pukhrum, fit penculosum, etc.).]
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[*niSTOiRE.
— Sous rinfluence de rimitation du latin et du

grec, les auteurs du xvi® et du xvii® siecle multipliaient Tem-

ploi du pronom neutre. Ex. : cc II va bien. H) (amyot.) « // ne
scroit point supportable, » (CALVIN.) « U peut grandement
servir,,, (coeffeteau.)

II se connalt bien, a la voir si parde,
Que tu vas triompher. (malherbe.)

II est done vrai^ madame?... (kacine.)

« J'ai bien soupiie de ne point aller k Vichy 5
mais il etait

impossible, d (sevigne.) cc II n'est pas croyable, ce que la pa-
role etait capable de faire. » (bossuet )

// sert d'etre calomnie. (eacine.)

. . . // viendta me demander peut-^tre,
tJn grand homme sec, 1^_, qui me sert de t^moin. (Id.)

§ 236. Dans remploi des pronoms de la 8® personne, il

faut 6viter avec soin les equivoques auxquelles lis peuvent
donnerlieu. La regie tinique est la clarte; pour Tobtenir,

on doit quelquefois r^peter ie substantif. £x, :

c( Hyperide a imite Demosthene en tout ce que Demosthene
ade beau. » (boileau.)

—
//, mis au lieu dunom de Demosthene

repete, eiXt produit une amphibologie.

§ 237. On emploie le, la, les dans les propositions

subordonnees, pour designer le sujet de la proposition

principale, quand le verbe n'est pas reflechi. Ex, :

Qui pardonne aisement invite a Toifenser. (corneii-LE,)

§ 238. Les pronoms de la 3® personne, lui, elle, eux,

elles, accompagnes des prepositions a et rfe, ne s'emploient

guere qu'en parlant des personnes.
En general, lorsqu'on parle des choses ou des animaux,

on se §ert des pronoms en (pour de lui, d'elle; d'eux, d"elles)

et y (pour a lui, a elle ; a eux, a elles). Ex, : ce cheval est

mechant : n'ew approchez pas^n'?/ touchez pas.

Les choses de la terre ne valent pas qu^on B'y attache, (nioole.)

Cependant, si Ton consid^re comme des personnes les

animaux et si Ton personnifie les choses^ on se sert des pro
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noms ordinaires {lm\ leu?*, etc.). Bx, : ces animaux ont

faim : donnez-Zewr a manger. Aimez le travail : yous lui

devrez Taisance et la consideration,

Cette regie est a rapprocher d'une autre, d'apr^s laquelle

on remplace Tadjectif possessif par le pronom e^i. (§ 205,

Eem. II.)

Eemarque I. — Les pronoms en, y, s'appliquent sur-

tout aux choses, et rarement aux personnes.

[* HiSTOiRE. — Telle est la regie aujourd'hui generalement
adoptee. Mais les pronoms ew, y, appliques aux personnes,
sont d'un usage constant au xvii® siecle. Ex, :

1. En. — « Tout le monde benit I'election que Votre Ma-

jeste en a faite (du garde des sceaux). (malherbe.) a Ce ca-

binet est digne de vous, ma fiUe ; la promenade en serait

digne aussi. » (sevign^.)

J'ai voulu par des mers en etre separee. (RACINE.)

cc Un sujet ne peut se revolter centre son prince, quand m^me
il en serait injustement opprime. » (racine.)

c( lis adoraient le Dieu d'Israel, mais ils en joignaient le

culte a celui de leurs faux dieux. » (bossuet.) cc Si la conduite

du mort avait ete mauvaise, on en condamnait la memoire. » {Id.)

II connait Nicomede, il connait sa maratre^
II en salt, il en voit la haine opiniatre. (corneille.)

On vieillard amoureux m^rite qu'on en rie. (corneille.)

(( Les Perses etaient liberaux envers les etrangers et savaient

s'en servir. » (bossdet.) cc Les senateurs les plus illustres, a iCen

regarder que I'exterieur, differaient peu des paysans. » {Id.)

cc Ils adoraient le Dieu d'Israel, quoiqu'ils en joigniss nt le

culte a celui de leurs faux dieux. » {Id.) a Celui dont il lui

echapperait de dire ce qu'il en pense. » (la bruyere.)

2. Y.— « Le peuple ingrat oublia Dieu, et les desordres sV
multiplierent. »

{Id.) cc L'esprit de verite n'est jplus parmi eux
;

la prophetic y est eteinte. y> {Id.)

Qu'il se donne a Mandane, il n'aura plus de crime.— Qu'il s'y donne, madame,et ne m'en dise rien. (CORNEIlLE.)
cc On ne peut le connaitre sans s'y attacber. » (sevigne.)

« Quoi, ^couter impudemment I'amour d'un damoiseau, et y
promettre de la correspondance ! » (moliere.)

Oui, Gui, je te renvoie 4 I'auteur des Satires,— Je t'y renyoie aussi... Cmoliere.!^
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Est-cepeude Camille? rjoignez-vousmasoeur. (cobneille.)

c( Quoique je parle beaucoup de vous, j'y pense encore da-

vantage. )) (m™* de sevigne.) <( On me dit tant de mal de cet

homme, et j'2/
en vois si pen. )) (la bruyere.)

— « Cependant Regnier Desmarais, dans sa Grammaire fran-

^aise (1705), etablit une difference entre ces deux pronoms. II

ne fait pas de difficulte de dire que cc en se dit par rapport aux

personnes et aux choses »
;
mais pour y, il dit que « cette parti-

cule n'est point relative ordinairement des personnes. y>]

[Ortgines latines. — Le mot en est une sorte de genitif ou
d^ablatif du pronom is; il vient de inde^ adverbe derive de
is, — Y est une sorte de datif du m^me pronom is; il vient de

^6^, cas locatify qui a ete employe par Virgilecomme datif deis:

Ter conatus ibi collo dare brachia circum.

De meme inde fait quelquefois en latin fonction de pronom
a I'ablatif . Ex. : inde vescitur

;
inde scelera gignuntur, etc.

Cette origine adverbiale des pronoms e?'
, y, explique pour-

quoi ces deux pronoms s^emploient plutot pour les choses

que pour les personnes : ce sont surtout des pronoms neutres.]

Remarque II. — En efc y s'emploient meme pour les

pronoms de la V^ et de la 2^ personne. £x, :

Parlerez-vous de moi ? — J'ew parlerai.

Penserez-vous a moi ? — J'y penserai.

§ 239. Les pronoms en, ?/, employes comme neutres,

signifient de cela, a ce/a, et peuvent representer des propo-
sitions. Ex, :

H a ete clement jusqu'a s'en repentir. (bossuet.)
— La sen-

tence en est prononcee. {Id,)

II n'en faut point douter, Auguste a tout appris. (corneille.

II mourut.Mille bruits en courent a ma honte, {Id,)

Je vois qu'on m'a trahi. Vous m^ voyez rever. {Id.)

Remakque. — Les pronoms en et y entrent aussi dans

plusieurs idiotismes ou ils paraissent expletifs. Ex, :

i. En croirai-je mes yeux? — A en croire les apparenoes.
—

En venir aux mains. — S'en tenir a. — En impoyer a. — En
vauloir a quelqu'un.

— Wen pouvoir plus.
— Sen aller. — Ne
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pas savoir oh I'on en est. — En user bien ou mal avec quel-

qii'un.
— O'en est assez, trop.

-^ Cen est fait, etc.

Bat Tair qui ifen peut mais. (la Fontaine.)

2. II y va dela vie. — Je vous y prends.
— Vous n'?/pensez

pas,
— Je n'y vois goutte.

— Y regarder a deux fois, etc.

§ 240. En s'emploie dans les phrases dont le sens est

partitif, surtout avec les adverbes de quantite et les adjec-

tifs numeraux non suivis d'un substantif. Ex. : a-t-il des

protecteurs ? II en a beaucoup.

Au lieu de deux, j'en ai rencontre trois. (la Fontaine.)

§ 240 bis,
* Fn s'emploie encore pour de Id^ de ceite

ville^ de ce pays, Ex.: Vous allez a Paris; j'en reviens.

« Un de nos voyageurs a connu F Orient, efc nous en a

rapporte le texte samaritain du Pentateuque, y> (bossuet.)

[Origines latines. — C'est ici Temploi tout a fait etymo-*

logique du mot en. (Voy. § 238, Rem. I, Orig. lat.)J

§ 241. Les pronoms se, soi sont employes, en general,

comme p7*onoms personnels reflechis, c'est-a-dire indiquant
une action qui retourne sur le sujet ; par consequent ils

marquent un complement (direct ou indirect). Ex. : 11

s'aime; il se nuit ; trop souvent on ne pense qu'a sot.

[

*
Origines latines et Histoire. — Le pronom reflcchi

S0^, par sa nature meme, ne peut etre le sujet d'une proposition.
Aussi n'avait-il pas de nominatif en latin, ni de cas sujet dans

Tancienne langue. {Voyez plus haut, § 220, tableau.)]

Eemabqub. — Le pronon sot peut neanmoins ^tre sujet
dans certaines phrases indefinies. Ex. :

On a souvent besoin d'un plus petit que soi. (la Fontaine.)

Que SOI equivaut ici a : que sot (pour 07i) nest; c'est-^-

dire : que Von rCest soi-meme.

§ 242. Le pronom soi ne s'emploie guere, quand on

parle des personnes, qu'apres les adjectifs ou pronoms
ind^^finis on, chacun^ quiconquey mil, personne, ou apres
un infioitif employe d'une man^^re ind^tei miuee. Ex. : On
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doit 6ntQY de parler de soi — Dire « chacun pour sol y> et

« n^aimer que soi d, c'est de Tegoisme.

[HiSTOiRE.
—

Aujourd'hui, au lieu de soi, on emploie lui-

meme, elle^m^me: eux-mSmeSj elles-memes, ou simpleraent lu%

die, eiix^ elles, comme pronoms reflechis, qiiand ie sujet est de-

tarrain^. Ex, : cet liomme ne pense qu'a lui,

Tel n'etait pas I'usage de I'ancienne langue fran^aise, qui,

plus voisine de son origine latine, et plus fidele a Tetymologie
commo a la logique, employait toujours en ce sens le pronom
refleclii soi{suij sihi). Cet usage a subsiste jusqu'au xvii*^siecle:

Le courtisan n'eut plus de sentiments a soi. (boileau.)

Cbarmant, jeune, trainant tous les coeurs apres soi, (racine.)

« Idomenee, revenant a soi, remercia ses amis. » (fi^n^lon,)— (( Dieux immortels, dit-elle en soi-meme, est-ce done ainsi

que sent faits les monstres? » (la Fontaine.) — a II a dit de

soi : J'ai de I'esprit, j'ai du courage. » (la bruyere.)
— <( II

appelle a soi toute Tautorite de la table. » {Id,)
— « II leur

sauve la peine de faire des contrats, de fermer des coifres,

de porter des clefs sur soi, » {Id.)

La malpropre sur soi, de peu d'appr^ts charg^e.
Est mise sous le nom de beauty negligee. (M0LIERE._)

L'usage de mettre lui-meme, lui, elle-meme, elk, a la place
de soi, a commence a s'introduire des le milieu duxvii® siecle).

On trouve des exemples de cet emploi dans La Bruyere. Ex, ;

(( Le diploraate laisse voir en lui quelque sensibilite pour sa for-

tune. » Bossuet emploie I'un et I'autre de ces pronoms; « La

Btabilite de cet ordre ne servait plus qu'a persuader que cet

ordre avait toujours ete et qu'il etait de soi-mdme, » (bossuet.)
« Si la nature est d'eUe-rfieme, elle n'a pas dtl attendre sa per-
fection d'une main etrangere. »

{Id.) On lit dans les "Notes de

Th. Corneille sur les Remarques de Vaugelas : « Le P. Bouhours
fait observer que, quand on parle en general, sans marquer
une personne particuliere qui soit le nominatif du verbe, 11

faut toujours se servir de soi; mais que, quand 11 s'agit de

quelqu'un en particulier, on met lui au lieu de soi. Ex, :. « C^est

un homme qui parle de lui sans cesse, » — Vaugelas ne se pro-
nonce pas aussi nettement; mais il incline dans le memo sens,
et eel a des 1647, date de la premiere edition de ses Uemarqms^
qui ne font que constater le hon usage,

L'emploi du pronom soi, en ce sens, est d^autant plus ^regret-
tor qu'il marquait, bien mieux que liii, elle, le rapport avec le

Bujet. Ex. ;



278 aUAMMAIRE FEAN^AISE.

Qu'il fasse autant pour soi comme je fais pour lui. (cornMlle,)

Ou men amour me trompe, ou Zaire aujourd'hui,
Pour Felever a soiy descendrait jusqu'a lid. (voltaire.)

<( Celui qui croit pouvoir trouver en soi-mSme de quoi se

passer de tout le monde, se trompe fort; mais celui qui croit

qu'on ne pent se passer de lui, se trompe encore davantage. »

(la ROCHEFOUCAULD. )[

Remarque.— Le pronomsozs'emploie apresles nomsde

Glioses, mais rarement quand ces noms sont an pluriel. Fx, :

toute faute entraine apres soile repentir. On dit iweo le

pluriel : tcmtes les faiites entrainetit ap?'es elles le repeutir.

[

*
HiSTOiRE. — La regie qui interdit I'emploi du pronom

soi avec un nom de choses au pluriel, n'existait pas au xvii^

siecle, non plus qu'au xviu® siecle. « Les profanations que les

guerres trainent apres soi. » (massillon.)
—

Condillac, qui ecri-

vait avec soin, a dit : « des corps subtils en soi. » — On lit encore

dans Chateaubriand: « II y a un certain travail du temps qui
donne aux choses humaines le principe d'existence qu'elles
n'ont point en soi, »

§ 243. Les pronoms de la o^ personne ne peuYent rem-

plaoer un nom pris dans un sens indetermine.

Ainsi, Ton ne dira pas : J'ai demande pardon; 27m'a ^te

accorde. J'ai demande grace; elle m'a ete accordee.

Mais on dira, en emplojanfc les noms dans un sens de-

termine : J'ai demand^ man pardon; il m'a ete accorde.

J'ai demande ma grace; elle m'a ^te accordee.

On a vu (§ 196 bis) une regie analogue pour Tarticle.

[

*
HiSTOiRE. — Cependant les meilleurs ecri\rains du

xvii® siecle, preferant la precision du style a la stricte correc-

tion, et aussi parce que la regie n'etait pas encore bien etablie,
s'en sont quelquefois aifranchis, memo en prose. Ex. ;

Je disais v4riU. — Quand un menieur la dit,
En passant par sa bouche, elle perd son credit. (CORneille.)
NuUe paix pour I'lmpie : il la cherche, elle fuit. (racine.)
Quand je me fais justice, il faut qu'on qu'on se la fasse. {Id.)

« Voulez-vous avoir grdce? Faites-la. » (malherbe.) a II

pleut rarement en £gypte; mais ce fleuve qui Varrose toiite

par ses debordements regies, lui apporte les pluies et les neigee
des autres pays. « (bossuet.) « IJn retour a la volonte de
Dieu fait prendre patience; prenez-/a done. » (m

'^^ de sevign£.)
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« Quelques interpretes veulent que ce itd un jour de f6te, J'ai

clioisi celle de la Pentecote. » (racine.) «I1 ne buffit pas d'avoir

raison : c'est la gater, fa deshonorer, que de la soutenir d'une
maniere brusque et hautaine. » (fenelon.) « II faut moins de

joie au dehors a celui qui la porte deja dans le coeur. » (mas-

SILLON.) (L Vous dites que ce n'est pas votre faute que de man-
quer de foi, puisqu'eZ/e ne depend pas de I'homme. » {Id,) « L'un
a raison, et I'autre ne Va pas. » (la bruyere). a Si celui qui
est en favour ose s'en prevaloir avant qu'e//e lui ^chappe. »

(Id.)]

§ 244. Lorsque le pronom de la 8^ personne, pris
comme attribut, represents un nom pris dans un sens de-

termine, il s'accorde avec ce nom en genre et en nombre ;

on emploie alors le, la,^les. Ex.: Etes-vous la mere de

cet enfant? Je la suis. Etes-vous les temoins? Nous les

sommes.

Mais lorsque ce pronom represente un adject if, un
nom pris dans un sens indetermine, un verbe ou une pro-

position, 11 se met au neutre, et reste invariable. Ex, :

Madame, ^tes-vous malade ? — Je le suis. — Serez-

vous attentifs? — Nous /e serous. — 11 faut aider les

autres, autant qu'on le pent.
— Si j'ai reussi, je vous le

dois. — SqU veux, je le dois, il U faut. — « Les fourbes

croient aisement que les autres le sont. » (la bruyere.)

[HiSTOiRE. — C'est Vaugelas qui a le premier etabli cette

regie (Voy. la Remarque sur la pour le, t. I, p. 87). Mais elle

ne s'est etablie que lentement. Ni Corneille ni meme Racine ne

Tont observee. Ex.:

Vous etes satisfaite et je n9 la suis pas. (CORNEILLE.)

Monsieur, je ne veax point 6tre liee. — A I'autre 1

— Je ne la serai point. (racine.)

§ 245. On a deja vu divers emplois du pronom neutre

de la 3"^ personne (§§ 235 et 244). Ce ne sont pas les seuls.

Le pronom neutre le s'emploie comme synonyme de cela,

et comme complement de verbes actifs et m^me de verbes

nenitres, dans certaines locutions. Ex. : Je me le tienspour
dit. — Vous le prenez sur un singulier ton. — Je vous le

passe pour cette fois. — II ne le cede en rien a personne.

Ainsi vous Temportez ! (corneille.)
COTTRS SUPfiRIEUR. 19.
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* Eemarque.—Undes emplois les plus notables dapro-
nomneutre /^,c'est quandil est exprime avec le verba etre^

pour rappeler un participe passe passif qui precede et en

tient la place. Ex. : 11 est aime comme il merite de T^tre.

Par un abus qui tend a passer dans Pusage, au moins

du langage familier^ on emploie aussi quelquefois le pour

rappeler, non un participe, mais un yerbe a un autre mode,

[

*
HiSTOiRE. — Les exemples de ce dernier emploi du pronom

le sont tres-frequents au xvii'* et au xviii® siecle. Ex. : cc Vous
n'avez pas besoin qu'on vous echauife plus que vous ne VStes. »

(SEVIGNE.) « Rien n'esf capable de nous consoler; pour moi, je
serais tres-facbe de /'etre. y> {Id.) dll n'a rien ecrit qui nemeritat
de Tetre. » (fleury.) « Le boeuf remplit ses preniiers estomacs
autant qu'ils peuvent /'etre. » (bossuet.) cc On ne pent vous es-

limer etvous aimer plus que vous ne /'etes du vieux solitaire. »

(VOLTAIRE.) a Les hommes ne hai'ssent rien tantque de /'etre. y>

(VAUVENARGUES.) Regnier Desmaiai^ soutient que cette construc-

tion est parfaitement conforme d aux principes et aux regies des

pronoms relatifs,)) c'est-a-dire denionstratifs (Gramm.franc. 1705 ^

Traitedespronoms). et il pretend qu'on pent dire : JeVaime comme
il merite de /'etre, puiequ'on pent dire : Je I'aime comme il le

merite. M. Lemaire, dans ses notes sur la Grammaire des Gram-

maireSy de Girault-Davivier (p. 1011), n'ose pas condamner une
construction qui lui serable « avoir pour elle Tautorite de I'usage
et qui ne presente aucune obscurite. » Cependant il est pre-
ferable de I'eviter. On ne saurait nier que, en general, les grands
ecrivains n'aiment mieux repeter le verbe que d'employer ainsi

le pronom, et que cette construction ne soit preferable. Ex.': « On
ne loue d'ordinaire que pour etre hue, y> (la Rochefoucauld.)
«: Laissez-moi pleurer mon pero ^ vous savez combien il merite
d'et)'e pleur^. y> (fbnelon:)]

§ 245 bis.
*
Quand la locution pronominale Pun,,,

rautre, les tins.„ les aw^re^, indiquereciprocite,la premiere

partie de cette locution est sujet et I'autre complement,
et Ton emploie en m^me temps le pronom refiechi, Ex. :

lis se louent Vun rautre, les uns les autres, Ce pronom re-

flechi sert ici a mieus marquer le complement.

[*Histoire. — Ce pleonasme n'existait pas en latin, oii les

cas suffisaient pour marquer le sujet et le complement. H n'exis-

tait pas davantage dans 3a langue du xvi® siecle, fid^e k la
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syntaxelatine : « Les eveques ont succede ks unsaux autres.., )>

(CALVIN.) « lis commencerent a dire les tins aux aiiires... »

(AMYOT.) <L lis se prirent a encourager Vun raiitre, » {Id,) Mais

le besoin de clart6 fit ajouter le pronom leflechi a Tim I'autre,

et cela des le xvii® siecle. Ex. :

En ce monde, il se faut I'lm Faidre secourir. (la Fontaine.)]

§ 246 ter,
^ On met un trait d'nnion : l"" entre les pronoms

personnels et le mot meme {moi-meme^ vous-meme, etc.);

2"" entre I'lmpe^atif des verbes et les pronoms personnels

moi^ toi, nous, vous, le^ la^ Im, les, leur, en, y, Ex. : Parlez-

lui^rends-la 'lui, flatto7is-nouS'en, transpoj^tez-vous-y ; 3"" en-

tre les verbes, employes interrogativement, et le pronom

personnel sujet (que dUes-vous? qiia-t-il dit?)

2° DES PRONOMS POSSESSIFS.

§ 246. II y a entre les adjectifs et les pronoms posses-

sifs cette difference essentielle, que les premiers ( mon,

ton, son^ etc.) accompagnent un substantit*, tandis que les

seconds (le mien, le tien, le sien) en tiennent la place ,
comme

c'est le role des pronoms. Ex. : C'est mon livre. {Adj^

possessif,)
— Non, c'est le mien. {p7'onom possesstf.)

Remarque. — Le pronom possessif pent s'employer
d'une maniere absolue :

V Au neutre et au singulier, pour indiquer le bien de

chacun {de 7noi, de toi, de lui, etc.). Ex» :

Et le tien et le mien^ deux freres pointilleux. (boileau.)

- [Origines latines. — Le tien, le mien, le noire, le wire,

correspondent a tuum^ meum, nostrum., vestrum, etc.]

2^ Au pluriel, pour designer les parents de chacun.

Ex. : (( On ne trouve de bien dit et de bien fait que ce

qui part des siens. » (la bruyere.)

8° DES PRONOMS DEMONSTRATIFS.

§ 247. Bien que le pronom tienne la place du nom, ii

ne pent etre, comme le nom, suivi d'un adjectif. C'est

done une faute gravC; en frangais, que de faire suivre d'un
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adjectif ou d'un parfcicipe les pronoms celui^ celle, ceiix,

celles. II faut rep^ter le substantif ou prendre une autre

tournure, par exemple, employer le pronomconjonctifavec
le verbe etre,

Ainsi Ton ne dira pas : ces personnes sontvenues joindre

celles dejd nominees; mais : les pei^sonnes dejanommees; ou

bien : celles qui ont ete dejd nommees,

Remarque I. — Celui ne s'emploie que lorsqu'il est

suivi des conjonctifs quiy que^ donty etc, Ex. : Celui qui ^

parle ;
celui dont on a parle.

Remarque 1 1. — Suivi de la preposition de, le pronom
celui a quelquefois le sens partitif. Ex, : Ceux de vous qui

voudront me suivre.

[* HiSTOiRE. — Lfe pronora demonstratif celiiij uni au con-

jonctif qui, fornitait, au xvi® siecle, deux locutions toutes la-

tines, qui avaient deja disparu au temps de Vaugelas (1647).
M. A. Benoist en cite de nombreux exemples(De laSyntaxe
francaise entre Palsgrave et VauQelas,^. 99 etsuiv.):

1^ Avecle verbe §ireet une double negation (le verbe suivant

au subjonctif), il a le sens de nidhis est quin [dicat ou facial],

Ex. : « Wy exit cdiiy du conseil quin'en fust marri. » (amyot.)
« II n'y a celuy qui ne vote combien est necebsaire ce second

poinct. » (CALVIN.)
2^ Avec la conjonction comme et Tindicatif, il a le sens de

ut qui, utpote qui. Ex. : « Lycurgue mesme fut bon capitaine
comme celuy qui s'estoit trouve en plusieurs batailles. » (amyot.)
« Cicero s'inforraa a un de ses gens, qui lui dit son nom; mais,
comme celuy qui songeoit ailleurSy il le lui redemanda encore

depuis deux ou trois fois. » Cette derniere tournure ayant ele

abandonnee, on en avait esdaye une autre dans les premieres
annees du xvii® siecle : « II s'informait si Alexandre, et comme
vai'iqueur et comme jeuneprmce qu'il estoit, n'avaitrien attente

cootre les princesses. » Vaugelas accepte cette derniere locu-

tion, mais juge « encore plus elegant de supprimergi^'z/ estoit.-^

II indique, comme « fort elegante ». une autre tournure qui a le

m^me sens, et qui seule est restee dans la langue : « le mal-
heureux qu'il estj n'a pas seulement, etc. » (Ibid.)

§ 248. Le pronom demonstratif ce, an neutre, est d'un

usage tr^s-6tendu :
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1** Ce s'emploie tres-frequemment avec le yerbe etre^

surtout dans les interrogations. Ex, :

Est-ce convenu ? CeU moi, ce^t vous, ceU
N'est-ce rien ? lui qui...

Etait-ice serieux ? Ce sont eux (\m [Voyez le

Que sera-ce? § 272, Eem. II.)

2° Ce entre dans nn grand nombre de constructions et

de gallicismes. Ex, :

Ce qui..., ce que... C'est affaire a lui.

Ce semble, ce me semble. C'est a savoir.

Pour ce faire... en ce faisant... C'es^-a-dire.

Sur ce^ partons I Est-ce a dire que... ?

C'est a qvi fera telle chose. Qu est-ce a dire ?

C'est a qui mieux mieux. -.

8° Ce doit necessairement s'employer devant le verbe

eire quand le vrai sujet est apres I'attribut, surtout quand
Tattribut est marque par celui qui^celle quince qui^ etc. Ex, :

Ce que je sais le mieux, c'est mon commencement. (racine.)

(c Bien ecrire, a^e^i tout a la fois bien penser, bien sentir et

bien rendre. » (buffon.)

Cependant, s'il y aune negation, ce pent etre omis. Ex, :

« !fitre libre n'est pas ne rien faire
;
c'est etre seul arbitre de

ce qu'on fait. » (la bruyere.)

§ 249. Ce, joint au verbe et7'e au commencement d'line

phrase, et suivi de la conjonction que, donne de la vivacite

au style. Ex. :

C'est le serpent que je veux dire,
Et non rhomme (on pourrait aisement s'y tromper).

(LA FONTAINE.)
«C'estoa vie, c*es^mon ^me^we voire amitie.))(M"^«DE sevigne.)

Cette phrase est ^videmment plus vive que ne serait

oelle-ci : « Yotre amitie est ma vie, mon ame. y>

On dit aussi sons forme interrogative :

« Est-ce ainsi que vous vous jouez des bommes? » (fenelon.)

Phrase dIus vive que celle-ci ; ^ Yous jouez-vous ainsi ? i>
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§ 250. Ce, joint au verbe etre^ donne encore la formule

explicative ceU que, et, avec negation, ce n'est pas que,
avec interrogation, est-ce que. Ex, :

(( Pourquoi les ouvrages de la nature sont-ils si parfaits?
C'est que chaque ouvrage est un tout, et qu'elle travaille sur

un plan eternel, » (buffon.) a Ce n'est pas quelle se crut lede-

vable aux hommes. » (flechier.)

§ 251. — Ce a forme les composes ceci, cela (§71, Rem.),

qui ont un sens plus determine. Ex, : on m'a dit ceci,

j'ai vu cela, II y a ceci de remarquable. Cela s'emploie
dans quelques expressions familieres, par exemple : c'est

cela! — Vojez ces enfants : cela ne fait que jouer.

*
Eemarque I.— Dans les interrogations, ceci et cela re-

paraissent separes; Ex.: Qu est-ce ci? Quels gens sont-ee Id ?

Quel maraud est-ce ci? (regnard.)

Qa'est-ce Id que je vois? (la Fontaine.)

[* HiSTOiRE. — Vaugelas ecrivait cecij cela, en un seul mot,
meme dans les interrogations. Ex, : « Quel menage de syllabes
est cela? y>\

*
Eemarque II,— Dans le langage familier, on dit sou-

vent ga pour cela. Ex, : Donnez-moi ca,

II ne faut pas eonfondre pa, sans accent, avec gd^ adverbe

de lieu (dega, dela), ni avec ga! or gal interjection i Ex, :

Or ca, sire Gregoire,
Que gagnez-vous par an? (la Fontaine.)

ffa, messieurs les chevaux, payez-moi dema peine. [Id. )

4° DES PRONOHS INTERROaATIFS ET CONJONCTIFS.

§ 252. II existe entre les prbnoms interrogatifs et les

conjonctifs une telle parente que Ton a voulu voir dans

les uns et dans les autres les memes pronoms, a savoir des

pronoms conjonctifs. Qui vous accuse? supposerait Tante-

cedent la personne [dites-moi la perso7ine qui vous accuse),

Cela est inexact : car le pronom dont n'est que conjonctif,
et Ton verra {§ 253 et 254) que la forme de ces deux pro^



SYNTAX.B DV PROJNOM. .- § 2b3 285

noms(interrogatif ef, conjonctif) est distincte eu plusieurs

[* Originbs lATINBS, — Les pronoms interrogatifs fran9ai8

repondent aux pronoms interrogatifs latins ;

!ma»c.

( quis \ •«

] quern I

^. ^

fern,
( qu3e^ qiiam ) que?

neutre quid que?quoi?

lis se confondent, en general, avec les pronoms conjonciifs,

qui etaient distincts en latin au nominatif : masculin et neutre

qui, quod.
De plus, la trace des anciens cas a disparu, et ia forme dont

vient de de wide. Cependant on peut remarquer que les formes

que et quoi s'emploient surtout comme complements.
Que represente quern et quid. Comme representant du neutre

quid^ le pronom interrogatif que se prend adverbialement dans
le sens de pourquoi, Ex. ; « Que parlez-vous, Lucile^ de la lane,
et a quel propos ? » (la bruyere.)

Dieuxl que ne suis-je assise a I'ombre des foretsl (racine.)]

§ 253. Comme pronoms interrogatifs, qui, que peuvent
servir de sujet ou de complement.
Le premier ne s'emploie que pour les personnes. Ex. :

Qui est la ? Qui cherchez-vous ? Be qui parlez-vous ?

Le second ne s'emploie, en general (Voy., Rem. Ill), que

pour les choses. Ex. : Que se passe-t-il ici ?

Quand il est complement, il n'est d'ordinaire que com-

plement direct. Ex. : Que dites-vous ?

*
Remarque I. — Qui s'emploie au neutre dans les

locutions s qui pis est, quiplus est,

[* Histoire,— Qui s'est employe poftr les choses, dans le sens

neutre, jusqu'au xvii** siecle ; il etait alors plus voisin de son

etymologic, quid, Ex. :

Qui fait I'oiseau? c'est le plumage. (LA FONTAINE.)

Qui des deux dois-je suivre et duquel m'eloigner ?

Ou laissez-moi perir, ou laissez-moi regner. (CORNBILLE.)
Je ne sais ^z^z m'arrete. (racine.) Dans le sens de : quelle 7'aisonJ\

Remarque II, — Ces deux pronoms se plaoent entre
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deux propositions, pour exprimer une interrogation indi-

recte. Ex, : Jo ne sais qui est venu {ce qui repond a : Qui
est venu? Je ne le sais). Je ne sais que faire {ce qui re-

pond a : Que faire ? Je ne le sais).

Eemarqub III.— L'interrogation indirecte a qui forme

une locution elliptique assez fr^quente. Ex, :

S'empresser ardemment
A qui d^vorerait ce regne d'un moment. (coeneille.)

Remarque IV. — Le pronom interrogatif qui^ que,

peut etre non-seulement sujet, mais attribut. (Voy.' § 207,

Rem. II.) Ex. : ipwz' etes-vous ? Que sont-ils devenus?

Remarque. V. — On dit interrogativement :

Qui,,, et : qui est-ce qui,.,? Ex. : qui a parle ? qni est-ce

qui a parle ? De qui est-ce que vous parlez? a qui est-ce

que vous pensez ?

Que,., et : qu'est-ce que,,,? Ex, : qu'avez-vous dit?

qu'esfc-ce que vous avez dit ?

Remarque VI.— Qui, interrogatif, s'est souvent employe
et s'emploie encore avec que, ayant le sens de si ce n'est, Ex. :

Que vois-je aiitour de moi, que des amis veiidus? (racine.)

Qui le sait, que lui seul? (la Fontaine.)

Remarque VII. — Que, employe interrogativement
comme complement indirect neutre ou comme adv^erbe,

entre dans quelques locutions qui sont anoter. Ex. : Qu'wu-

porteP^we tardez-vous? Que ne faites-vous ce que je dis?

Que vous sert-il qu'im jour Tunivers vous estime? (boileau.)

Remarque VIII. — Entre deux verbes, le pronom in-

terrogatif devient conjonctif (comme I'adjectit' interro-

gatif, § 207), et, au lieu de que, on dit ce que. Ex, : « Je ne

sais ce que vous dites y>, c'est-a-dire : Que dites-vous ? Je

ne sais ce ou cela,

[* HiSTomE. — La langne du xvi" siecle se tenait plus pres

que la notre de la construction latine (nescio quid dicas), et, au
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lien d'un pronom conj«mctif (ce que), elle gardait Tinterrogatif

que (quid), ci Von m. snt jamnis quHl divint. » (amyot.) « Le

peiiple 86 mit a demander quHl estoit devenu. >-> (Id.) Encore au-

jourd'hui on dit (mais seulement avec I'infiLitif : Je ne saisque
dire, que penser, que resoudre. — On trouve chez Corneille:

Le roi ne salt que c'est d'honorer a demi. — Et, chez Kacine:
Je ne sais qit'est devenu son fils.

Au XVI® siecle on employait meme le pronom que au lieu de
ce que pour le simple conjonctif quod. (Voy. § 254, Rem. X.)

Les ecrivains du xvi® siecle ont meme essaye d'introduire

dans la langue une tournnre toute latine, que c''est de {quid sit

de). Ex : « Apprendre que c'est dV»umiH(e. (calvin.) » lis ne
savent pas meme que c'est qu^ de la paix. >> (coeffeteau.) Mais
de cette tournure, qui a disparu, en est venue une autre, ce

que c'est que. On la trouve deja en ^erme dans Amyot : « On ne

savoit anciennement en la viile de ^parte que c'estoit quadiU-
tere. » C'est une des tournures regrettees par La Bruyere.

(Chap. De quelques usages.)]

§ 254. Qut,en tant que pronom conjonctif, s'emploie d'or-

dinaire comme 8u jet, et, avec nne preposition, comme com-

plement indirect ; le pronom conjonctif que n*est employe

que comme complement direct. Ces pronoms sont toujours
de la meme personne, du m^me genre et du meme nombre

que leur antecedent, qui est un nom on un pronom. Fx. :

C*est mot qui commando. C'est toi qui obeis. C'est nous

qui commandons. C'est vous qui ob^issez. C'est mot qui
suis le maitre {si cest un homme qui pa7'le). C'est moi qui
suis la maitresse {si cest une femme). L'homme pour qui

je me suis devoii^.

[

*
HiSTOiRE. — Cette regie n'a pas toujours ete observee au

XVII® siecle. Ex. ;«I1 n'y a que vous qui vous pz(zsse donner cette

liberte. » (malherbe.) « Je vous conjure d'oter de votre esprit

que ce soit moi qui ait tort. » (sevigne.) « II n'y a que moi

qui passe sa vie a etre occupee du souvenir de la personne
aimee. » {Id.) Moliere, qui n'ignorait pas cette r^le et qui
I'observe en general, semble y manquer quelquefois. Ex, : cc En
ce cas, c'est moi qui se nomme Sganarelle. »

Ce ne serait pas moi qui se ferait prt'er.

Nous chercherons partoiit 4 trouver k redire,
Et ne verrons que nous qui sachent bien ^crire.
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Peut-^tre y a-t-il quelque intention comique dans ces sole-

cisraes pr^-tes a un Sganarelle, et surtoul, Ruxfemmes savanUs,
qui se piquent de « trouver a redire » au langage des autres.J

Remarque I. — Tout pronom conjonctif suppose un
antecedent, exprime ou ^ous entendu. Ect, : Aimez qui
rous aime (c'est-a-dire celui qui). Sauve qui pent !

— C'esfe

en quoi vous vous trompez (c'est-a-dire ce en quoi),

Remarque II.— Quelquefois il pent y avoir incertitude

sar Tantecedent du conjonctif; c'est lorsque Tantecedent
est suivi d'une apposition ou d'un attribut. Si Ton vent
attirer specialement Tattention sur Tapposition ou sur

TattributjOn peutfaire de cette apposition ou de cet attri-

but Tantecedent du conjonctif. Ex, :

1. Co7ijonctif rapporU au sujet :

Et je serai le seal qui ne poiir-
fcii rien dire. (boileau.)

^Conjonctif rapporU a Vattribut:
On pourrait dire aussi en mo-

dtfiant le sens : Et je serai le

seul qui 7ie pourra. ,

Je suis Diom^de, le roi d'Eto-
lie qili blessa...

« Je suis DiomMe, roi d'Eto-

lie, qui blessai Venus au si6ge de
Troie. » (fenelon.)

[*HiSTOiBE.
— Au xviie et au xviii^ siecle, le conjonctif 6tait

Je plus souvent rapport6 au sujet, non aTattribut. Ex. :

« Je ne suis pas le seul qui Vai remarque. » (vaugelas.) cc Aucun
de ceux qui est reprisy mort ou vivaut, n'est nomme dans ces

Bemarques.)) (Id,) cc IJne des choses qui fait que Ton trouve si

peu de gens agreables en conversation...)) (la Rochefoucauld.)
(( Cestune des personncs du monde qui a le plus de bonnes qu ali-

tes. )) (sEViGNEi.)G'est wne des raisons ^wi /azY murmurer. » {Id.)
((M. Chateauvillain est undes hommes de I'armee le plus estime. »

(imagine.) « L'une des plus saintes communautes qui fut dans

I'Eglise.)) {Id.) c( Une des choses qui peut-etre a attire plus de

jalousie a cette maison.)) (Id.) Ily a la sanydoute un souvenir
de la construction latine : Justissimus unus Qui fuit in Teucris.

(v^iRGiLE,) Mais, dans la construction latine, il n'y avait pas de

complement au pluriel, auquel dut naturellement se rapporter
le conjonctif. Souvent le pronom conjonctif est mis a une autre

personne quelesujet^par suite de I'ellipse de quelque attribut.J^^.;

Ellipse pour :

II ne voit k son sort que moi
qui s'interesse. (eacine.)
Et je ne vols que vous qui le

puisse arreter. (corneille.)
Ce ne serait pas moi qui se fe-

rait prier. (moliere.)

II ne voit 7iid autre que moi

qui
Je ne vois nul autre que vous

qui
Je ne serais pas celui qui se

ferait prier

D^s la fin du x^u® siecle cependant,on voit s'etablir, m^meclieZ



gYOTlXB DU PRONOM. — § 254. 289

jftacine, la construction qui a prevalu : « Ce dessein m*a foum/
une des scenes qui ont le plus reussi dans ma tragedie.)) (Pref,
de Mithridate.)

— cc Le passage dn Rhin est une des plus mer-
veilleuses actions qui aient jamais etefaitee. » (boileau.) « L'em-

pereur Antonin est regarde comm© »n des plus grands princes

qui aient regne. » (rollin.)c( Mo de Turenne a eu tout ce qu'il
fallait pour faire un des plus grands capitaines qui fiirent

jamais. )) (mascaron.)

Cependant on retrouve encore I'autre construction au xviii^

siecle. Ex. : « C'est une des pieces de Plaute qui a eu le plus de
Bucces. )) (VOLTAIRE.) CC C'est un des hommes qui a fait le plus
de bien a sa patrie. d (d'alembert.)]

Remarque IIL — Le pronom conjonctif qm\ employe
sans rantecedent c^/w/, a le sens de qmconque,eBt en gene-
ral masculin, et peut etre sujet ou complement. Ex. :

V Qui, sujet: « Qui pent tout, doit tout craindre. y>

(CORNEILLEo)

2^ Qui, complement direct ou indirect : Vous trouverez

d qui parler. a Je le mets entre les mains de qui il me

plait. 3) (BOSSUET.)

Choisis qui tu voudras, Ohimene, et choisis bien. (corneille,)
A qui venge son pere, il n'est rien imposeible. (Id.)

Remarque IV. — Qui peut aussi s'employer avec

ellipse de Tantecedent neutre quelque chose. Ex, : Voil^

qui est beau; voila qui va bien.

[* HiSToiRE, — Au XVI* et au xvii® siecle on trouve souvent
le pronom conjonctif gui, sans autre antecedent qu*un groupe .

de mots equivalant a ee qui^ et venant sans doute du con-

jonctif neutre latin quod, Ex. : « II ne prit pas la ville, qui
fut I'une des premieres charges et imputations que ses mal-
veillans lui mirent sus depuis. » (amyot.) cc II faut encore
savoir escrire, qui est une seconde science, y> (balzac.) « L'au- •

torite des ephores, qui vaut autant a dire comme controleurs. y>

(amyot.) cell a la permission de ne pasvenir, qui est unegrande
depense epargnee. y> (sevigite.) cc Elle fut admonestee, qui est

une tres-legere peine. » [Id.) « Les rois de France ont merite

d'etre appeles les fils aines de TEglise, qui est sans doute le

plus glorieux de tons leurs litres. » (bossuet.)
Cette construction est un latinisme. En latin le conjonctif
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- pent so rapporter par attraction au nom suivant (animal

quern vocamus leonem.)]

Remarque V. — Qui, rep^t^, s'emploie dans le sens de

les uns..,y les autres. Ex,: lis se saisirent qui d'une ep^e,

qui d'une pique. « Chacun y est en action et en exercice,

qui k batir, qui a faire remuer la terre, qtd k Tagricul-

ture, qui dans le jardin. » (bossuijt.)
'

Remarque VI. — Qui, suivi de que et du verbe etre au

subjonctif, forme la locution elliptique qui que ce soil

(c'est-^-dire quelque personne que ce soil),

Remarque VII. — On emploie encore qui avec di-

verses ellipses apparentes ou reelles. Ex, : II tient cela de

je ne sais ^Xxx^qui,
—

(Ici 11 n'y a pas ellipse, mais inver-

BJou : « Je ne sais plus de qui il tient cela, )> ) On est entre

secretement : devinez qui. (II y a ellipse : devinez qui est

entre,) A qui mieux mieux,

[*
HiSTOiRE. — Au xvi« et au xvii® siecle, le conjonctif qui

s'employait souvent dans le sens de si quelquun (en latin si

quis), Ex. (( La borne, qui la veut justement garder, est un
bien qui bride la puissance, et qui ne la veut garder, est une

preuve et tesmoigoage qui argue Tinjustice. » (amyot.) « Qui

parle da loup on en voit la queue. » (Proverbe cite par

PASQUIER.) (( Halte-la, (jfwi vive! [si quis vivat!) » cc Qui mWrait
^ fait voir tout d'une vue tout ce que j'ai souifert, je n'aurais ja*
mais cru y resister. » (s^vign^.)

Qui pourrait toutefois en d^toumer Lysandre,
Ce eerait le plus stv. (CORNEILLE.)

Remarque VIII. — i^we entre, dans diverses autres lo-

cutions elliptiques, comme neutre et avec le sens :

I'' de quoi;Ex.:jene sais ^j/e faire ni que dire; je
n*en ai que faire ;

2*^ De ce qui, ce que ; Ex, : advienne que pourra ; coute

que coute ; vaille que vaille;

3° de quoi que ce soit qui ou que-, Ex, : fais ce que dois,
advienne que pourra.

I* Oriqtnes LATiNES.— Daus le premier cas, c'est quid. Dans
le second quidquid .]
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Remarque X. — Ce qui, ce que forment des locutions

conjonctives du genre neutre. Dans ce qui^ le qui faitfonc-

tiou de sujet ; dans ce que, employe avec le verbe et7'e ei

qiielques verbes pris impersonnellement, le que joue le role

taniift d'attribul, tantot de coaiplement. Ex. :

V attribut :

Vous ^tes aujourd'bui ce gw'autrefois ie fus. (corneille.)

2^ complement (avec ellipse) :

Croyez-en ce quHl vous plaira (sous-entendu : de croire).

Et rose elle a v6cu ce que vivent les roses :

L'espace d'un matin. (malherbe.)
'

[* HiSTOiRE. — De m^me que I'on employait autrefois que au
lieu de ce que (pour quid) dans les interrogations indire'^ctes

(Voy. §253, Rem. VII, HiST.);de meme onmettaitQwe an Yuu de
ce que (pour quod) . Ex, : « Je vouslaisse de penser gw'ildiroit. »

(ii. ESTiENNE.) « II s'esmerveille que ce pouvoit ettre. » (amyot.)
Get emploi de que conjonctif sans antecedent, est reste

dans quelques locutions; Ex.: « Fais cq que dois, advienne

que pourra. » (Proverbe.) « Je n'ai que faire de vos dons. »

(moli^re.) La Fontaine a dit de men e, mais avec un tour qu'on
n'emploierait plus aujourd'bui: «Ilne pouvait que dire san«
odorat. » Malherbe : cc Qni n'avait jamais eprouve que pent
un visage d'Alcide », quid 'possit...]

§ 255. Quoi est un pronom neutre, qui est interrogate
dans le sens de quelle chose, et conjonctif dans le sens de

laquelle chose.

V Dans les interrogations directes ou indirectes, quoi
est ordinairement complement. Ex. : De quoi est-ce que
vous parlez? A quoi est-ce que vous pensez? Dites-moi en

quoije puis vousservir.

II n'est sujet que dans certaines phrases elliptiques. Ex.:

Quoi de nouveau? (qu'y a-t-il de nouveau ?)

Remarque I. — Quoi entre, avec le verbe savoir, dans
une locution frdquente, qui pent s'employer substantive-

Inent ije ne sats quoi. Ex. : a II devient unje ne sais quoi

qui n'a de nom dans aucune langue. t> (bossuet.)

Remarque II. — 11 s'emploie isolement comme inter-
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rogation ou exclamation. Ex,: Quoi? (Qu'y a-t-il?). Quoit

Eh quoi! Quoi done!

2^ Comme conjouctif, quoi est toujours complement. Ex, :

Voila ce sur quoi Ton a tant dispute. (Diet, Acad,)
* Remarque I. — Quoi conjonctif so met, soit avec des

noms de choses, soit avec les expressions indefinies c4,

rien» Ex. :

a Est-ce im sujet pour quoiYOUQ fassiez sonner vos merites ? »

(la FONTAINE.) (c On voit ici la raisonpowr quoi.,, » (bossuet.)
« Voila ce d quoi le monde consacre des eloges. » (massillon,)
« Parmi les faiblesses extremes a quoi je sens que mon esprit
est sujet. » (bourdaloue.) M. Fouquet ne veut pas qu'on juge
Bon proce8 sur des chefs sur quoi il n'aura pas dit ses raisons. »

(s^viGNE.) On voit par ces deux dernieres phrases, que le con-

jonctif quoi se rapportait quelquefois a des substantifs au pltt-

riel. L'interrogatif quoi s'employait dans un latinisme trans-

porte en fran^ais, quid plura? « Quoi plus? ce peuple, dit

Mo'ise, t'assiegera dans toutes tes places. » (bossuet.)

Kemarque it. — Quoi s'emploie quelquefois avec ellipse

d'un substantif ou d'un pronom neutre qui devrait lui ser

vir d'ant^cedent. Ex,: Voici k quoije pense. Dites-moi en

quoi je puis vous servir. Donnez-moi de quoi ecrire. Avoir

de quoi vivre, et (avec ellipse du verbe : avoir de quoi).

line telle imposture a de qubi me surprendre. (moliere.)

Remarque III. — Enfin, suivi de que, il ^quivaut k

quelque chose que, Ex. : quoi que vous disiez. II s'^crit alors

en deux mots et ne doit pas etre confondu avec la conjonc
tion quoique (Ex. : quoique vous disiez de bonnes choses).

§ 256. II faut ^viter les Equivoques dans Temploi des

pronoms conjonctifs qmi, que, dent, etc,

I*' Pour cela, on doit rapprocher ces pronoms autant que
possible de leur antecedent. Ex. : il y a dans Vhistoire des

fails qu'on ne doit pas oublier {et non . il y a des fails dans
Vhisloire qu'on ne doit pas oublier).

Mais s'il n'y a pas d'ambiguitE k craindre, I'antecedent

pent §tre Eloign^ du conjonctif, surtout en poesie. Ex, :

Un loup survint ^ jeun, qui cherohait aventure. (la Fontaine.)
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[* HiSTOiEE, — Aujourd'hui, la preoccupation de la clarte fait

mettre leplup ordinairement leconjoncdf aussit6t apres son ante-

cedent, Au XVII® siecle, Fantecedent se pla^ait tres-souvent a

quelque distance du conjonctif, ce qui donnait aux phrases
plus de vivacite. C'est tres-frequent surtout chez M"^® ^q g^„

vigne, Ex. «• cc Je vis hier ime chose chez Mademoiselle qui me
fit plaisir. d cc On fit im bed le jour de la saint Hubert qui dura
une deini'heure. » Etc., etc.

Et j'ai des gens en main que femploierat pour vous. (Moliere*)
Tandis que Celimene en ses liens s'amuse,
Df qui I'humeur coquette et I'esprit mddisant... etc, (/^.)3

2° On peut encore, pour ^viter les eqtiiyoques, on pour
insister darantage sur le conjonctif, remplacer qui, dont^

aqui^ par leqml, duquel^ auquel^ laquelle, lesquels, etcFx,:
Au lieu de : la femme du voisin a qui fai parle hier, il

faut dire, selon le sens : auquel fai;parle, ou a laquelle j'ai

parle.

(

*
HiSTOiRE. — Le« ecrivains du xvi* siecle usaient souvent

de ce conjoncttf pour lier ensemble les deux parties d^une

phrase. On le trouve encore au xvii* siecle. Ex,i cc Ce qui est

necessaire pour discerner les verites, lesquelles j'ai dessein de
donner entieres. » (pascal.)

...Car, golitez bieo, de grdce,
Ce raisonnemefit-ci, lequei est le plus fort. (moliIjre.)

Remarque I. — Les conjonctifs qui et lequei se met-

tent toujours en t^te des propositions incidentes, a moins

qu'ils ne servent de complement a un substantif precede
d'une preposition ; dans ce dernier cas, ils se mettent apr^s
la preposition et le substantif. Ex, t

Le general sows les ordres de qui (ou duquel) vous servez.

Remarque 1 1. — Lequei, comme qui^ est a la fois in*

terrogalif et coQJonctif. Employ^ interrogativement, lequei
se prend comme sujet, comme complement direct et comme

complement indirect (apres les prepositions dans, pour,

vers, sur, etc.). Ex. : Lequei est venu? Lequei avez-vous vu?
Pour lequei s'est-il prononc^ ?

Remarque IIL — Comme conjonctif, lequei fait plus
souYent fonction de complement indirect (avec les preposi-
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tions qui viennent d'etre indiquees) que de sujefc efc sur-

tout de complement direct. Ils'emploie comme sujetdans
le style soutenu. Ex, :

L'^loquence est un don de T^me, hquel nous rend maitre

du coeur et de I'esprit des autres. (la bruyere.)

[* HiSTOiRE ET Origines LATiNES, — En grec, et surtout

en latin, une phrase etait souvent unie a la precedenle par ua

adjectif ou pronom conjonctif ( og ou qui). II en etait de meme
dans I'ancienne langue fran^aise; cette construction est fre-

quente au xvi* siecle et jusqu'au xvii® siecle. Ex. : « Saivant

lequel propos, Timocr^on, poete rhodien. le pique bien ai^re-

ment. » (amyot.) « Quoi entendu, Marcellus ordonna ses gens
en bataille. » {Id.) « Pour a quoi parmnii\ il fit assembler tint

le peuple. » [Id.) cc Vour a laquelle satisfaire, il avait eu plu-
sieurs jours. » (montaigne.)— Au xvii® siecle, par souvenir des

constructions latines, on employait lequel sans difficulte meme
comme complement .direct. Ex. : cc Toutes lesquelles choses si

vous n^avez connues en moy^ vows en devez au moins avoir vu
les semences des ma premiere jeunesse. » (voitdre.) « II n'a-

cheta que des langues, lesquelles il fit accommoder a toutes les

sauces. » (la Fontaine.)]

§ 257. Qui, employe comme complement indireofc efc

precede d'une preposition (a qui, pour qui, en qui, etc.),

ne se dit que des personnes. Ex, : j'ai vu rhomme a qui yoms

ayez parle.

Quand on parle des animaux ou des choses (^ moins

qu'elles ne soient personnifiees), on emploie les pronoms
lequel, laquelle, etc., precedes d'une preposition. Ex,: les

travaux auxquels vous etes adonn^, Mais on pent aussi

employer ces pronoms quand on parle des personnes. iS'^. ;

les maitres auxquels est confine votre education.

(* Histoire. — Cette difference n'a pas toujours ete observe©,
m(}me au xvii® siecle. Ex. : cc Quelque magnifique palais sem-
blable a ces chateaux de qui nous entretiennent les poetes. n

(bossuet.) « He pacifique, ou se doivent terminer les differeuds
de deux grands empires d qui tu sers de limite. » [Id.)

Un faix sous qui UomQ succombe. (CORNEIKLE.)
Un prix a qui tout c^de. (RACINE.)
Je triomphe aujourd'hui du plus juste courrous
De qui le souyenir puisse aller jugqu'^ vous. (coeneille*)
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... Ce fatal sommeil, par qui Tame charm^e
Dort en repos sur le bord des enfers. (RACINE.)

« Une do ces injures pour qui un honn^tehomme doit p6rir. y>

(moliere.)
*

On trouve encore, mais plus rarement, le pronom qui amsi

employe au xviii® siecle. Ex. : « Ce petit ouvrage pour qui j'ai

tant de sensibilite. » (voltaike.) « La main par qui Dieu m'a

frappe. » (ld,)\
s

§ 258. Doni marqae le complement qu'exprime la pre-

position de, precedant les pronoms qui, lequel^ laquelte,

quoiy etc. (a tous les genres et a tons lee nombres). Mais,
k la difference des locutions de qui, duquel, de quoi, etc., il

est exclusivement conjonctif. Ex. :

(( Les maux dont la vie humaine n est jamais exempte. »

(bossuet.)

Lasse enfin des horreurs dont j'etais poursuivie...

, (RACINE.)

Dont est toujours le premier mot de la proposition inci-

dente formee par ce pronom. ^^.; un homme dont la des-

time est enviable, dont on pent envier la destinee,

*
Quand dont est le complement d'un nom, ce nom ne

pent ^tre que sujet ou complement direct, comme on le

'
voit par les exemples qui precedent.

[* HiSTOiRE. — Au XVI® siecle et au commencement du xvii^,

par souvenir des constructions latinos, dont pouvait dependre
aussi d'un complement indirect. Ex, :

Allez k la male heure, allez, kmes tragiques,
Dont par les noirs coinpjois (malherbe.)]

§ 259. Apres les verbes qui indiquent extraction^ des-

cendance, ou bien sortie, on emploie les conjonctifs dont

ou d'ou :

V On met dont pour marquer Vextraction, la desaen-'

dance. Ex, : les ancetres dont il est descendu
;
le sang do^at

il sort (sang a ici le sens de famille),

2° On emploie di'ou pour indiquer Taction de sortir.

Ex. : la ville d'ou je viens ; la maison d'ow je sors.
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Kemarque.— On pourrait dire s «; la maison dont je

sorsD, si le m.oi maison etait pris au sens figure {race,

famille),

[^Oriqines latines et Histoire. — Cette nuance de signifi-
cation entre dont et d'oii est deja indiquee par Vaugelas dans
ses Hemarqaes sur la langue francaise et precisee par Th, Cor-
neille dans ses notes sur ce livre. La difference entre dont et

doii devaitetre moins sensible dans i'ancienne langue fran9aise
qu'aujourd'hui. Le sens de ce pronom etait reste plus pres de
son etymologic {unde, § 72) ; par exemple, dans ce vers de

Desportes, blame du reste par Malherbe :

Se remet au chemin dont 11 ^tait venu.

et dans ceux-ci, de Corneille {Nicom^de) :

Le S^nat n'^pargnait promesse ni menace,
Et rappelait par 1^ son escadron mutin,
Et du mont Quirinal et du mont Aventin^
Dont il I'avait vu faire une horrible descentOe

On trouve encore dans Racine {Bajazet) :

Eentre dans le n^ant dont je t'ai fait sortir.

et dans Voltaire :

Ma vie est dans les camps dont vous m'avez tir^.

Au xvi^ siecle, dont s'employait dans son sens etymologique,
et Rabelais I'ecrivait tantot dont^ tantot d'ond. Ex. ; D'ond es-tu?
On a dit aussi en ce sens : dont il advint ; Ex . :

Dont il advint que par faute de soins,
S'il valait peu, ses fils valurent moins. (andrieux.)]

§ 260. La locution d'ou n'esfc pas la seule dans laquelle
Tadverbe ou (comme on I'a vu § 72, Eem. Il) fasse office

de pronom conjonctif, et remplace lequel, iaquelky les-

quels, ksquelles, precedes d'une preposition. JEx. : L'hon-
neur ou

j 'aspire, pour auqueL.

[*EiSTOiRE.— Au XVII® siecle, I'adverbe oil s'employait sou-
vent comme pronom accompagne d'une preposition, surtout
de la preposition dans [dans lequel, auquel^ chez lequel), etc. JEa;..

Les soins cruels oil j'allais m'engager. (racine.)
L'hymen oil j'etais destinee. {Id.\

« Cette loi universelle oil nous sommes condamnes.i!) (siviGNi;,)
C'est oil jo mets aussi ma gloire la plus haute, ^moliere.)
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€ Vous ne sauriez rien m'ordonner oil je ne reponde anssitot

parune obeissance aveugle, » {Id,)

Le veritable Amphitryon est rAmpbytrion ou Ton dine.

(MOLIERE.)

«tes choseg oil il ale plus d'affection. » (pascal.) « Pensez oii

vous vous engagez. d (Jd.) (( Les Egyptians sent les premiers
6U Ton aitsu les regies du gouvernement. » (bossuet.) cc Le pre-
mier de, tous les peuples oii on voie des bibliohteques est

celui d'Egypte. » (Id.) « Un dessein oil des vieillards expe-
rimentes ne purent atteindre. » (Id,) « Quelque chose oil il

n'a nulle part. » (la bruyerEo) <i Un engagement oil il n'est

pas propre. » (Id.)

On lit a ce sujet dans Vaugelas, Remarques sur la layigue
francaise : cc Oil, adverbe, pour le pronom relatif. — L'usage
en est elegant et commode. Par exemple, le mauvais Hat oil je
vous ai laisse est incomparablement mieux dit que le mauvais
Hat aiiquel je vous ai laissL Le pronom lequel est d'ordinaire

si rude en tous ses cas, que notre langua semble y avoir

pourvu, en nous donnant de certains mots plus doux et plus
courts pour substituer en sa place, comrae oil en cet exemple,
et dent, quoi^ en une infinite de rencontres. » Vaugelas n'a pas
cesse d'avoir raison, et il est a regretter que I'emploi de oil, dans
le sens qu'il signale, soit un peu tombe en desuetude.]

§ 260 bis,
*
Dans les propositions coordonnees, ou

entre nn pronom conjonctif, C8 pronom s'exprime en

g^n^ral devant le verbe de chacune de ces propositions.

Cependant il pent etre remplace par la conjonction et,

ou par nne simple virgule. Ex, : o: L'homme qui contem-

ple la nature, qui I'^tudie... » (buffon.) On pourrait dire:

qui la contemple et Tefcudie. Mais le pronom conjonctif
doifc toujours etre exprim^, quand il est tantot sujet,

tant6t complement. Ex,: a Celui quiYQgwQ dans les cieux

etde gwi'relevent tous les empires... d (bossuet.)

[* Hkstoire. — Cette regie n'est presque jamais observee an

XVI® siecle, et ne Test pas toujours au xvii®. Ex. : « Quant a

I'autre sorte d'inceste, que la superstition ri'a point fait tenii

pour inceste, mats la loi de Dieu a expressement condamne, ne

voit-on pas comme il est commun? » (h. estienne.)
— On

trouve souvent un seul pronom, mtoe quand il faut marquer
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le sujet et le complement. Ex, : cc Vous avez ce que tous ha^

mains appetent naturellement^ et a peu d'icenx n'est octroye. d

(RABELAIS.) C( N0U8 avons accoustume de nous esmerveiller de

ce que nous trouvons estre way et toutefois ne nous eust sembU
vimisemblahle. » (h. estienne.) — D'autres fois, le pronom
relatif, au lieu d'etre omis dans la seconde proposition, est rem-

place par un pronom demonstratif . Ex.. : cc II fut- accorde que
les Sabins et les Romains babiteroient ensemble dans la ville,

laquelle seroit appelee 'Rome, et les habitants en seroient appel^s

Quirites, » (amyot.) cc Le druide Adamas, a qui les bergeres du

Lignon allaient conter leurs infortunes, et en recevaient une

grande consolation. » (sevignib.) Cette derniere construction

est toute grecque et toute latine. Ciceron dit, dans VOrator ;

species pulchritudink eximia qusedam, quam intuens^ in ea

([ue defixus,., x>

[* HiSTOiRH. — L'emploi des pronoms conjonctifs donne
encore lieu k plosieurs remarques dans la langue du xviP siecle;

i° Emploi du pronom conjonctif avec un pronom personnel
dans des pbrases oii nous mettrions un pronom conjonctif et

un pronom possessif . Ex. : cc J'etais comme ces gens dont

I'application les empeche de reprendre leur haleine. y> (s^vign^.)
« Je reviens a mon pauvre cousin, dont la sante. ne lui a pas
permis de venir cet hiver a Paris. » (Id.) On dirait anjourd'hui :

que leur application empeche,.,; a quisa sant^n'apas permis,,,
2^ Emploi de deux pronoms conjonctifs I'un apres I'autre

apres les verbes dire^ mafider, assurer, croire, estimer, vouloir^

craindre, etc., dans des pbrases que Ton couperait aujourd'bui
par une incise ou que Ton continuerait par une proposition
infinitive (§ 172, P Rem.). Ex. : a Elle chante victoire d'un ton
aadacieux que je crains qui n'attire quelque punition. y>

(SEVIGNE.) cc II me loua fort d'une lettre quHl m'a assure qui
etait fort bien ecrite. )) {Id.), On dirait aujourd'bui : un ton

qui, je le crains, peut attirer quelque punition; une lettre qui,
m'a-t-il assure, est bien ecrite, ou quHl m'a assure etre bien

Ecrite. La construction du xvii® siecle venait de constructions
latines : quern timeo ne.,.; quam affirmavit esse.,,

3° Emploi du pronom conjonctif avec la conjonction que^
apres les memes verbes, construction repondant a la proposition
infinitive des Latins, et qu'on remplacerait aussi aujourd'bui
par une incise ou par une proposition infinitive : Ex. : cc MM. de
Bouillon ont repondu par un 6crit que je crois qu'on vous a

envoys aussi. » (s^vigne) ; quod credo tibi missum esse ; qui, je
le crois, vous a 6t6 envoye,

Cet enfant sans parents gi/'elle dit ^w'elle a vu, (racine.)
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« Voire regne que le ciel a voulu ciiCil f<it un siecle de raer-

veilles. » (racine.)]

5'' DES PRONOMS INDEFINIS,

§ 261. Le pronom indefini on est du masculiu, h, moins

qu'ilne designe une femme, Ex. : on n'est pas plus insolent

que cet homme ; on n'est pas plus pieuse que cette femme.
On est toujours dusingulier, bienqu'il puisse ferapporter

a plusieurs personnes et avoir un attribut au pluriel. JSx, :

Vous, Narcisse, approchez, et vous, qn'on ee retire, (racine.)

De tous vos fa9onniers on n'est pas les esclaves. (moli^re.)

(( On n'est pas plus occupe que nous le sommes. y> (sevign]^.).

Remarque I. — Par euphonie on dit ron, et -t-on.

Ex. : Silvan, dira-t-on, au lieu de on, apres une voyelle.

[* HiSTOiRE. — Ces regies d'euphonie ont ete pour la pre-
miere fois fixees par Vaugelas (t. I, p. 64-66) ;

mais cela n'a pas
ete sans reclamation. En 1704, rAcademie fran^aise jugeait

qu'il y avait cc quelque chose de trop affecte a dire si Von, y>

Elle etait d'avis de dire simplement si on, comme dlsait Amyot.
Dans Tancienne langue on trouve s'on, pour si on,

Du reste, Von se rencontrf* tres-frequemment au xvii" siecle,

au commencement des phrases, par exemple chez La Bruyere;
ce qui s'explique par I'etymologie da mot (Voy. § .74, Oriq,

LAT. 2). Cette etymologie est deja donnee par Vaugelas (1, 65),

qui remarqne que on et ron se luettent avant le verbe, jamais

aprea, tandis que-^-on se met apres les verbes termines par une

voyelle. Cette derniere forme date du xvii® siecle. Jusqu a la fin

du xvi'^ siecle, on eojployait concurremment les deux formes
Von et -t'On, L'une et I'autre se trouvent citees dans ia Gram-
maii^e francaise de Ramus (1571). ]

Eemarque II. — Ce pronom entre dans la formation

des substanlifs composes : le qu^en dii^a-t-on, les on-dz't.

§ 262. On a vu (§ 208, 3) que chaque est un adjectif,

et qu'ildoit toujours etre suivi d'un nom. Quand on veut

omettre ce nom, I'adjectif chaque doit ^tre remplace par le

pronom chacun, form^ de chaque et de un. Ex,: ces

volumes coutent cinq francs chacun,
COURS gUPKRIEUR, 20,
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§ 263. Lorsque le pronom chacun est sujet de la

phrase, et que le verbe est au singulier, il est suivi de

radjectifpossessif son, sa, ses, Ex. : chacun a son gout.
II en est de meine lorsque le pronom chacun suit le

complement direct du verbe et s'y rattache. Ex, : 11 faut

mettre ces livres chacun a sa place.

§ 264. Mais lorsque ce pronom vient, comme apposi-

tion, apres un sujet et un verbe au pluriel, il pent ^tre

suivi du pronom possessif leur ou de son^ sa^ ses :

V II est suivi de Tadjecttf possessif pluriel {leur)^

quand la premiere partie de la phrase n'oifre pas un sens

complet, ce qui arrive quand chacun precede un comple-
ment direct. Ex. : ils ont apporte chacun leur o/fmnde,

<( Les langues ont chacime leurs bizarreries. y> (boileau.) « Les
abeilles bcUissent chacune leurs cellules, (buffon.)

2^ II est suivi de Tadjectif possessif singulier (ses),

quand la premiere partie de la phrase offre un sens com-

plet, ce qui arrive quand chacun precede un complement
indirect. Ex. :

(( Le vainqueur et le vaincu se retiraient chacun dans sa

ville. )) (MONTESQUIEU.) « Les peuples marchaient chacun en sa

voie. » (bossuet.)

§ 265. Chacun devient un sabstantif dans la locution

familiere et aujourd'hui pen usitee un chacun .

[

*
HiSTOiRE. — Un chacun etait encore tres-usite au com-

mencement du xvii« siecle. Ex. :

Encore qnhin chacun vaiUe ici-bas son prix. (eegnier.)]

§ 266. II faut noter la correlation de quelques adjectift
et de quelques pronoms indefinis. Ex. :

ADJECTirS PRONOMS

Quelque. — Voy ,

§ 208, 8.

INDEFINIS.

Quelqu'un, pluriel : quelques-UuS.
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ABJECTIFS PRONOMS

Autre. —
Voy.

§ 208, 1 k's.

Quelconque. —
Voy. § 208, 9.

L'un et Fautre
—

yoy*
1 bis.

208,

INPEFINIS,

Autrui, Autrui n'est jamais em-

ploye que comme complement. Ex^ :

[ Manger Therbe d'autrm! (lA Fontaine.)
Pour consumer autrui le monstre se con-

sume. (BOILEAU.)

[

*
Origines latines et Histoire.—AU"

trui, on I'a tu, etait origin airement le cas

regime de Tadjectif autre (§ 67). Le Die-

tionnaire de FAcademie cite cette vieille

formule de chancellerie : saiif noire droit

et Vautrui (nous dirions : celui d'autrui),

Quiconque, pronom indefini qui peut
etre le sujet de deux propositions ou

le complement de Tune efc le sujet de

Taufcre. Ex. :

Quiconque est loiip agiese en loup.

(la FONTAINE.)
(( C'etait une ancienne coutume des Ro-

mains d'accorder toujours leurs secours a

quiconque venait les implorer. »

. (montesquieu.)

[* Origines latines et Histoire. —
Cette confusion du sujet et du comple-
ment est contraire a la construction latine

de g?/^c^m^^^e,d'ou vient quiconque. Mais,

jusqu'au xviP siecle, on I'eraployait sou-

vent en lui donnant un antecedent, comme
en latin {quicumque...... illi...) Ex. ;

// passepour tyran quiconque s'y fait maltre.

(corneille.)
Quiconque ne sait pas devorer un aifront.
Loin de I'aspect desroisqu'?7s^6carte,qu'?7fuieI

(RACINE )

« Quiconque s'eloigne de la sagesse, '//

s'eloigne du seul bonheur ou I'homme

puisse esperersur la terre.)) (massillon.)

L'un, lautre.
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§ 266 bis.
* On a vu (§ 74, Rem. I) que le mot per-

Sonne, employe comme substantif, estfeminin et pent avoir

uii pluriel, mais que, employe comme pronom indefini, il

est dn masculin et n'a pas de pluriel.

[* HiSTOiBE. — Cette difference dans Temploi du mot per-
Sonne a pour la premiere fois ete posee en regie par Vaugelas,

qui donne en exemple : je ne vois personne si heureiix que
vous; personne rt'est venu. II ajonte cette remarque : « L'lisage
d personne pour nemo n'est proprement que pour les choses

qui rciiardent I'nn et lautre sexe cuujointement, comme : per^
Sonne n'a este fasche de sa mort. » (T. I, p. 58.)]

*
Remarque I. — Personne, employe comme pronom,

ne doit se mettre qu'avec uoe negation ou une interroga-

tion, ou apres la conjonction 6'/ ou I'adverbe ^ro/). Ex.:

Personne nest plus a vous que moi, Y a-t-il pei'sonne an
monde qui vans honore plus que je fais? Que je meure si

j'ai vu la personne, II est trop hardipour craindre personne,

§ 267. 1. Rien est un pronom indefini qui signifiQ

proprement quelque chose ( Voy. § 74). Ex. :

Sans vous rien demander, sans rien oser pretendre. (racine )

(( J'aurais lieu de me plaindre,si vous alliez me deguiser rien. »

(moliere.) <( La gloire des conquetes a-t-elle rien qui egale ce

plaisir? » (massillon.)

2. Avec une negation, 7nen equivaut a nulle chose. Ex, :

Cela ne sert a rien, ne sert de rien,

« Dans le siecle oii nous sommes, on ne donne rien pour
rien, » (moliere.)

Rien n'est beau que le vrai. (boileau.)

En ce sens, ce pronom ne s'emploie sans negation qu'apres
une interrogation; mais il y a ellipse d'une negation. Ex.-:

Qu'avez-vous k r^pondre ? — Rien {je nai rien d.„)

3. C'est un veritable substantif quand il a le sens de

peu de chose, chose de nul prix. Ex, : il vit cpntent de

rien; il a eu cela pour rien,

L'amour de ce rien qu'on nomme renommee. (boileau.)
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4. Anx locutions dej^ signalees, il faut joindre celles-ci,

oil rien a encore le sens n^gatif : Get homme ne m'est

rien (n'est ni mon parent ni mon ami). Get homme ne m'est

de rien (je ne m'interesse pas ^ lui). Comme si de rkn
n'etait.

COMPLEMENTS DES PRONOMS.

§ 268. Comme le nom dont il tient la place, lepronom

pent avoir des complements. Ex, : qnelqu'un de nous. Qni
de nous n'a pas de defauts ? chacnn de nous doit chercher

a corriger les siens et pardonner a ceux d'aut?mi {de nous

est complement de qui et de chacun ; d'auUnii est comple*
ment de ceux).

CHAPITRE V.

SYNTAXE DU VERBE.

1° DU VERBE, DU SUJET ET DE L'ATTRIBUT.

1. Du verhe et du sujet,

§ 269. Tout verbe k un mode personnel, excepte au

mode imperatif, a un sujet (nom ou pronom) exprime
ou sous-entendu,

Eemarque I. — Le m^me sujet pent, par ellipse, ser-

vir pour plusieurs verbes. Ex, : a L'impertinent rebute,

aigrit, irrite, offense. 3) (la bruyere.)

Remarque II. — Le verbe pent etre omis, par el-

lipse, dans une proposition subordonn^e. Ex, : aimez

votre prochain comme vous-m^me, cest-d-dire comme
vous vous aimez vous-m^me.

Eemarque III. — Le sujet se met generalement avant
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le verbe
; mais, par inversion (Voy. § 170), il se met qnel*

quefois aprfes.

L'inversion est de regie, mgme en prose, dans les

phrases interrogatives et apr^s une citation. Ex. : Parti-

i^ons-nous bient6t? demanda-t'tl,

Dans les interrogations, le sujet se met quelquefois
avant le yerbe ; mais ce sujet est repete par un pronom
place apres (Voy, § 233).

-2. Du verl% et de ratirihuL

270. Nous avons distingue (§ 159) le yerbe Stre et les

verbes attrilutifsj c'est-a-dire cenx qui contiennent le

yerbe etre et Yattrihut.

II faut remarquer que quelques yerbes attributifs peu-

vent, comme le yerbe etre, nnir Tattribut au sujet. De ce

nombre sont les yerbes paraitre, semller^ devenir, demeurer^
rester, vivre. Ex, : il me parait (ou U me semdle) plus

grand que son frere; il est devenu tr^s-raisonnable, il de-

demeure (ou il reste) libre de ses actions ; il a vecu pauvre,
>

2° REaLEs d'accobd du verbe aveo son sujet.

§ 271. Tout yerbe prend le nombre et la personne de

son sujet.

Eemarque I. — Cette rfegle est absolue et ne pent
souffrir que des derogations apparentes.

II semble, en eflfet, qu'elle ne soit pas respect^e dans
des phrases comme les suiyantes. Ex. :

« Sa maladie sont des vapeurs. » (m"^« de siSvign^.) « Tout ce

qu'il dit sont autant d'impostures. » (boileau.)(( Ce que je yous
dis 1^ ne sont pas des chansons, d (moliere.)

Mais Panalyse logique fait yoir que, dans ces phrases,
I'attribut precede le yerbe et qu'il y a inyersiouc Du reste,

dans les phrases ou I'attribut est ainsi separe de son sujet

par le yerbe etre, on fait en general preceder le yerbe du

pronom neutre ce (Voy. § 272).
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*
HiSTOiRE. — On trouve quelquefois au xvii® Biecle que,

par attraction, le verbe s'accorde non avec le sujet qui est au

pi Uriel, mais avec I'attribut qui est au singulier. Ex, : « Cin-

quante domestiques est une etrange chose, y) (sevigne.)
—

« Ces deux bouts de la terre ou nous sommes est une chose

qui fait fremir. » (Id.) C'est \k une construction toute latine,

une attraction ; I'attribut attire en quelque sorte a lui le verbe,

qui cesse ainsi de s^accorder avec le sujet.]

Remarque II. — Quand plusieurs sujets au singulier

se suivent sans conjonction^ le verbe peut se metire au

pluriel ou au singulier :

1** II se met au pluriel, quand tous les sujets sonten-*

visages collectivement. JEJx. :

L'ambition, Tamour, Tavarice, la haine

Tiennent, comme un for9at, notre esprit a la chaine. (boileau.)

2" II se met au singulier, lorsqu'il y a entre les divers

substantifs une sorte de gradation ou de synonymie, et

que chaeun est en quelque sorte consideie separement.
iJx, : c( une seule parole, un sourire gracieux, un seul re-

gard suffit, J>

Le singulier peut se mettre meme apres plusieurs sub-

stantifs au pluriel, quand ils sont en quelque sorte r^su-

m^s par les mots : tout, rien, personne, chaeun, nulf

aucun. Ex, :

(f Dignites^ charges, postes, benefices, pensions, honneurs^
tout leur convient et ne convient qu'4 eux. » (la bruIt^re.)

Remolds, crainte, p^rilSi ri^n ne m'a retenue, (eacine.)

Remarque III. — Quand plusieurs sujets au singuliet

8ont unis par la conjonction et, le verbe se met au pluriel^

Ex. : Pierre et Paul jouent.

Cependant on doit mettre le verbe au singulier quand
les deux substantifs unis par et designent une mSme per-
sonne ou un meme objet. Ex. :

« Quand le prince des pasteurs et le pontife eternel appct-
raitra, j> (bopsuet.) cc C'est un ministre et un envoye de son

pere qui rend temoignage par son sang a la verite de sa mig-

»ion. 7> (massillon.)
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[* HiSTOiRE. — C'es la mem^ regie d'aecord que pour les

aHjectifs se rapportant a deux substantifs unis par et, (§ 209,
Rem. IV.)
Mais, de memo que pour les adjectifs il etait admia par la

grammaire du xvi® siecle et des premieres annees du xviP

siecle, que I'accord du verbe ne se fit qu'avec le deriiier subs-

tantif servant de sujet. Ex. :

La joie et le plaisir de tous les convi^s
Attend pour eclater que vous vous embrassiez. (RACINE.)

c( Voire mm et toute la petite famille vous fait ses compli-
ments. » {Id., Lettres.) cc L'autoritd de tant de siecles et la foi

publique ne lui servira plus de rien. » (bossuet.)

II en resultait que le verbe pouvait se trouver au singulier
meuie quand le premier substantif etait au pluriel. Ex. :

<( Les d^lices et laparesse lui ote le mouvement. » (malherbe.)
cc De si sensibles obligations et une si tongue habitude fait souf-

frir une cruelie peine. » (sisvigne.) « Leurs maisons et leur ville

va etre deserte. » (bossuet )
cc Les Septante et tout le Nouveau

Tebtament est ecrit en ce langage. » {Id.)

Que pent servir ici VJ^gypte et ses faux dieux? (boileau.)
— Dun autre cote, au xviP et au' xviii** siecle, les conjonc-

'

lions ainsi que et comme, et meme. la preposition avec, prise
dans un sens purement conjonctif , se construisaient quelque-
fois avec le verbe au pluriel.. Ex. :

Voire pere, en mourant, ainsi que voire mere^
Vous laisserent de bien une somme legere. (regnard.)

cc Bacchus ainsi qu'Hercule etaient reconnus comme demi-
dieux. y> (voltaire.) cc La verite ainsi qae>la reconnaissance

m'obligent a vous dire, i) (bernardin de sAInt-pjerre.) Mais
le meme ecrivain dit ailleurs : cc Le caractere primitif d'une

nation, ainsi que celui d'un homme, est souvent alt6re par le

commerce de ses voisins. j>
— « La sanle comme la fortune reti-

rent leurs faveurs a ceux qui en abusent. » (saint-evremond.J
Bertrand avec Raton, I'un singe et I'autre chat,

. Comme7isaux d'un logis, avaientuncommun maitre, (LA FONTAINE) .

Vaigle^ reine des mere, avec Margot la pie.
Diff^rentes d'humeur, de langage et d'esprit,

Traversaient un bout de prairie. {td.)

Le singe avec le leopard^
Gagnaient de I'argent k la foire. {Id.)

cc Une absence continuelle, avec la tendresse que j ai pour
vous, ne composent pas une paix bien profonde. )) (sevigne.)
Vaugelas approuve cette phrase de d'Ablancourt :

« La'ssant sa mere avec sa femme ct se>s enfants prisonniers. »
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uLecomtePiperavec quelques officiers 4taie7it sortis du camp. »

(VOLTAIRE.)

Vertumne avec Pomone ont embellices lieux. (saint-lambert.)]

Eemaeque IV. — Quand les sujets indiquent des per-
sonnes differentes, le verbe se met au pluriel et a la

1'* perSonne 5
si un pronomde la V^ personne fait partie du

sujet.^x.; son pere,sa mere et moi sommes dn mime avis.

II se met au pluriel et a la 2® personne, si un pronom
de la 2® personne fait partie du sujet (excepte s'il y en a

un de la 1'^). Fx, : vous et kii m'en repondrez, Vous ou iui

vous vous trompez.

Eemaeque V. — En general, quand les sujets indi-

quent des personnes differentes, on exprime, pour plus de

precision, un pronom qui les resume et qui determine

raceord. Bx, : son pere, sa m6re et moi, 7ious sommes du
mSme avis. Vous et Iui, vous m'en repondrez,

Remarque VI. — Quand les sujets sont unis par une
des deux eonjonctions ou et ni, on pent mettre le verbe

au pluriel ou au singulier: on met le pluriel, si les deux

sujets concourent ou penvent concourir a la meme action ;

on met le singulier, s'il est question d'actions considerees

comme separees ou s'excluant Tune Tautre. C'est la meme
regie que pour I'accord de Tadjectif apres deux substan-

tifs unis pai* ou. (Voy. § 209, Rem. II.) Fx. :

V ACTION COMMUNE
(verbe au pluriel)

Ni For ni la grandeur ne nous
rendent heureux.

(la FONTAINE.)
(( Le bonheur ou la temerite

ont pu faire des heros. »

(MASSILLON.)
. « La peur on le besoin font

ions ses mouvements. »

(buffon.)
cc Le temps ou la mort sont

aosremedes. i> (j.-j,bousseau.)

2° ACTION SEPAREE
(verbe au singulier)

Ni mon grenier ni mon aniioire

ne ae remplit a babiller.

(la FONTAINE.)
CC Notre perte ou notre salut

7i'est plus une affaire qui vous
interesse. » (massillon.)

« La vivacite ou la langueur
des yeux fait un des caracteres

de la phyeionomie. » (buffon.)
cc En quelque endroit ecarto

du monde que la corruption ou
Ic hasard les jette, » (bossuet.)
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[* HiSTOiRE. — Au XVII® et au xviii® siecle le pluriel ei le

singulier semblent ^tre mis un peu iadifferemment, apres la

conjonction ni, Ainsi Ton trouve chez les monies ecrivains,
sans raison bien appreciable ;

2<^ le singulier :

Ni crainte ni respect ne m*en

pent detacher. (racine.)
(( Ni Tune ni U autre tournure

li'est elegante. ^ (voltaire.)

(( Ni Grimm ni personne ne
m'rt parle de cet air. »

(j. -J. ROUSSEAU.)]

1° le pluriel :

Ni cet asile meme oii je la fais

garder,
Ni mon juste courroux n^ont

pu m'intimider. (racike.)
La vertu ni le temps ne Vont

point effacee. (voltaire.)
cc Ni mon jugement ni ma

volonte ne me dicterent cette

reponse. » {i.-J, rousseau.)

Eemarque VII. — Une distinction analogue peut
^tre etablie pour les yerbes qui suivent run et rautre^ni
Vun ni I'autre^ qui se mettent tantot au singulier, tantot

au pluriel. Ainsi Ton difc : « Ni Tun ni Tautre 7ie viendra

ou m viendront. — L'un et I'autre se dit ou se disent, y> Le

pluriel est en general preferable.

L'un ou tautre ne peut se construire qu'avec le singu-

lier. Ex, i

L'un ou Tautre fit-il une tragique fin? (boileau.)

§ 272. Quand le verbe etre eftt precede du pronom ce

et suivi d'un sujet a la 3® personne du pluriel, il se met

lui-meme k la 3^ personne du pluriel. Ex. : ce sont eux qui
se sont trompes. Ce sont les Espagnoh qui les premiers
ont colonist TAmerique.
Avec tout autre sujet^ le verbe etre, precede du pronom

CBy se met au singulier. Ex. : c'est nous qui devons partir.
Cest vous qui I'avez dit.

Remarque I. — On trouve aussi le singulier c'esi

devant un substantif au pluriel, quaad ce substantif est

suivi du pronom que, lequel annonce un complement
direct.

Dans ce cas, le substantif est considere comme comply-'
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ment direct, non comme sujet : le verbe etre a pour sujet

la proposition oil se trouve le verbe suivant. Ex. ;

Ce n'est pastes TroyenSj c'est Hector qu'on poursuit. (racine.)

On ne dirait pas : Ce n'est pas les Troyens qui sont k

craindre.

Remarque II. — Ce peut Stre attribut ou sujet. Quand
il est sujet, le yerbe reste au singulier. Ex. :

Ce, sujet.
« CerCestplus QQB^xom^i^^

saillies qu'il savait si vite et

si agreablemeiEt reparer. »

(bossuet.)
C^est-a-dire : ce (qu'on re*

marque dans le prince de

Conde) rCest plus ces saillies.

C^, attribut.

Ce ne sont que festons, ce

ne sont qu'astragales.

(BOILEAU.)

C'est-i-dire : festons et

astragales sont seulement ce

(qu'on voit).

[*HiSTOiRE.
— Cette distinction est posterieureau xvii^ siecle,

ou le plus souvent on faisait dependre le verbe du pronom ce,

M.'^^ de Sevigne, par exemple, ecrit : « On pensait que ce

fut des bohemes. » — « C'est eux qui en demeurent d'accord. »
Elle faisait meme accorder lo v»rbe etre, non avec le sujet, mais
avec Tattribut, sans mettre le pronom §5. Ex, : « Ces deux
bouts de la terre oh. nous sommes est une chose qui fait fremir,
« Cinquante domestiques est une strange chose. »

Au XVI® siecle, on ne mettait pas le pronom ce; et le verbe

itre^ mis egalement au commencement de la phrase, s'accordait

naturellement avec son sujet. Ex, : a Et toutefois sont ceux-ld

qui mettent incontinent la main k la plume, n (h. ESTienne*)
« Ains furent les bons et sages capitaines qui les surent bien
mettre devant leurs ennemis. » (amyot.)

Vaugelas ne regarde comme « beau et tout a fait fran9ais »

que Tusage du pluriel dans les toumures comme : « Les plus
grands capitaines de I'antiquite, ce furent Alexandre

^ Cesar,
Hannibal, » <c Je crois neanmoins, dit-il, que furent, sans «e,
ne serait pas mauvais

;
mais avec ce, il est incomparablement

meilleur. j> Vaugelas n'osait condamner une construction qui
venait en droite ligne du latin

;
mais il devait preferer une

construction formant gallicisme.\

§ 273. Quand le verbe a pour sujet un nom eollectif, il «
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pent, comme nous avons vu pour Tadjectif (§ 210)^ se

construire de deux manieres :

V II s'accorde avec le nom collectif, si la pensee s'ar-

rete sur ce collectif (ce qui a lieu lorsque le collectif est

considere comme general, et que ce nom est accompagn^
de Tarticle /e, la, les, ou d'un adjectif). Ex. : Une fouh
considerable de personnes assistait a cetie seance, cc Cetie

fouh d'adulateurs qui TenTironnait se dissipe comme un

nuage. » (massillon.)
2"" Le verbe s'accorde avec le complement du collectif,

si la pensee se porte sur le complement (ce qui a lieu lorsque
le collectif est partitif et que ce nom est indetermine ou

accompagne de Tadjectif indefini un, une). Ex, : I7?ie nuee

d'oiseaux se sont alattus dans ce bois.

Force gens font du bruit en 'France. (la Fontaine.)
« Un nombre infini d'oiseaux faisaient resonner les bocages

de leurs chants. » (fenelon.)

Remarque I. — Le verbe s'accorde toujours avec le

complement des locutions collectives beaucoup de, assez

de,peu de, bien des, la pliipart des, la plus grande partie

des, etc. Ex. : la plus grande partie des hommes ne con-

naissent que leur inter^fc.

Le verbe se met an pluriel, m^me apres un collectif

dont le complement an pluriel n'est pas exprime, quand ce

complement est en quelque sorte necessaire a suppleer. Ex. :

<( La plupart portent sur leur front Torgueil de leur origine. »

(massillon.) « Ifn petit nombre echapperent, » (j.-j.-rousseau.)

Combien a cet ecueil se sont dejd bris4s! (corneille.)

[* Histoire. — C*est une regie que d«Bne deja Vaugelas, a
Toccasion de la locution une infinite de. Mais il fait observer

que si le complement de cette derni^re locution est au eingulier,
le verbe doit §tre au singulier. Ex. ; Une infinite de monde se

jeta Id-dedans. II ajoute : « La pluspart regit toujours le plu-
riel... La plus grand'part regit tousjours le singulier. td II veut

parler de ces deux locutions non suivies de complement : Mais
si la pluspart a \m compl^ent au singulier, il fait observer

qu'il regit le singulier. Ex. : « La plus pai^t du monde fait. »

(T.I, p. 108.)]
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Eemaeque II. — Apres le peu de, snivi d'un comple-
ment au pluriel,le verbe suit la regie des collectifs (§ 273) :

1° II se met au singulier, si la pensee porte sur le peu,

qui signifie alors quantUe insuffisante, rnanque. Ex. : le

peic de connaissances qu'il a lui nmf.

2° II se met au pluriel, si la pensee porte sur le comple-
ment de le pen, qui signifie alors simplement petite qiian-

tite, Ex. : le peu de connaissances qu'il a lui siiffisent.

Remarque III. — On met le verbe au singulier apres

plus dourly au pluriel apres mains de deux, de trois, etc. Ex. :

plus d!un temoin a ete entendu ; moins de deux ans se soni

ecoules.

Cependant si le terme collectif p/w5 d*un est accom-

pagne de quelque mot indiquant la pluralite^ il doit etre

suivi du pluriel. Ex, : <c A. Paris^ on voit plus d'un fripon

qui se dupent Vim rautre, y> (marmontel.) C'est la locution

Vun Vautre qui entraine le pluriel.

[* HiSTOiRE.
— On trouve au xvn® siecle de nombreux exem-

ples du pluriel apres des collectifs qui, pour nous, n'entraine-

raient pas le pluriel. Ex. ; cc Tout ce que nous connaissorts de
courtisans nous parurent indignes de vous ^tre compares. »

(SEVIGNE ) (( La noblesse de Reunes et de Vitre Vontehi malgre
lui. )) (Id.) (c Ua si grand nombre de victoires devaient... y>

(RACINE.) (( La guerre engendre beaucoup de maux, entre les-

quels sont le grand nombre des historiens. y> (Id.) Cependant
ailleurs Racine met : cc La plus grande partie des religieuses

ayant ete transferee. » II dit encore ; « Une partie des princes
sont revenus de Farmee... » cc Tout ce qu'il y avait de pretres et

de levites se retirerent aupres d'eux. »

Tout ce qui reste encore de fideles Hebreux
Lui viendront aujourd'hui renouveler leurs vceux,

Ailleurs Racine mele le singulier et le pluriel apres un col-

lectif : cc Une armee de Francais animee par la presence de
leur roi. »

Le reste
^ confondus dans la foule ou nous sommes,

Joidssatent des travaux de leurs sages aieux. (j.-b. roitsseau.)]

§ 274. Les verhes impersonnels ont pour sujet le pro-
nom neutre it {il pleut, il importe), Mais quelques-uns
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d'entre eux peuvent, en prenant -an sujet d^termin^, deve-

nir simplement neidres ou intransitifs. Ex* : qa'importe^il
de vaines menaces ? Les haWe^plemmimt de toute part.

*HiSTOiBE. — La plupart des verbes impersonnek pouvaient
autrefois etre employes a d'autres personnes, ou tout an moins
k un autre nombre que la 3® personne du singulier. Ex, ;

Ce est il air qui pleut et tonne. {Roman de la Rose.)

...Contrat pass6, notre homme
Trancbe du roi des airs, plenty vente, et fait en somme
Un climat pour lui seul... (la Fontaine.)

cc Dieu fait luire son soleil sur les bons et sur les maiivais, et

pleut sur le champ du juste comme sur celui du pecheur. d

(bossuet.)

[Grammaire comparative. — Aristophane dit de meme :

Zeu$ uet,
et Ciceron : sanguinem pliiisse nuntiatum est,]

Remarque I. - Quand les verbes impersonnels sont

ainsi employes avec un sujet determine, ils peuvent avoir

nn imperatif et un participe present (modes inusites dans

les verbes impersomiels ; Voy. le Tableau du § 102). jB"^. ;

TonneZj foudres de Jupiter! Pfew?;^-s,nuages! etc.

Les diademes vont sur ma tete pleuvant. (la Fontaine.)

Remarque II.— Un grand nombre de verbes attributifs

peuvent devenir accidentellement impersonnels; Ex. : 2/

paraity il semble, etc. Ex, :

<i II s^^leve dans tous les temps cerfcaines ames bienfaisantes. y>

(fl^chier.) cc II sort de ses yeux mourants je ne sals quoi de

sombre et de farouche. » (massillon.)

Remarque III.— Le pronom «/ n'est dureste pas le sujet

reel, comme onl'a vu (§ 235); aussi peut-ilse sous-entendre

avec certains verbes impersonnels. Ex. : reste a savoir si,.,—
Suffit qu on vous ait entendu.

§ 274 bis,
* En poesie, et dans le style soutenu, la

3® personne est mise emphatiquement pour la l'^ Ex. ;

Oui, c'est Agamemnon, c'est ton r«i qui t'eveille. (ra<jine.)
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La yivacifc^ du laugage perinet m^me de passer, dans

une m^me phrase, d'une personne a Pautre, Ex, :

Captive, toujours triste, importune a moi-meme,
Pouvez-vous souhaiter q}x'Andromaque vous aime? (racine.)

8*^ REGLES DE COMPLEMENT.

I. Complement dii'ect.

§ 275. On appelle verbes actifs ou transitifs les verbes

qui peuvent avoir un complement direct. (Voy. § 76.) Le

complement pent se composer de plusienrs substantifs. Ex. :

AUeguez la beautdj la vertUj la jeunesse, (la fqntaine.)

Remaeque I. — Quand le complement direct d'un verbe

est un substantif, il se met apres le verbe, sans proposi-

tion. Ex. : Dieu a cree Vunivers.

Cependant si le complement a un sens partitif, il est

precede de la preposition de et de. I'article. Ex, : boire du

vin;avoir de I'argent. {Voy, § 44, Eem. III.

Remarque II. — Qaand le complement direct d*un

verbe est un pronom, il se met en general avant le verbe.

Ex,:]q ?;ows vois; vous m'entendez; vous ^^t^e j'entends.

II y a exception pour moi, tot, soi, (Voy. § 224.)

II. Complements indirect et circonstancieL

§ 276. Le complement indii^ect des verbes actifs se mar-

que en general par les prepositions ^, sur, vers, centre

(indiqnant le hut), et par les prepositions de, de la part de,

par (indiqnant \q point de departy
la maniere). Ex,: j'en-

voie une lettre a mon ami. J'ai re^u une lettre de mon ami.

Remarque. — Les verbes neutres et les verbes passifs
n'ont que des complements indirects.

Les verbes neutres prennent devant leur complement
les memes prepositions que les verbes actifs. Les verbes

passifs prennent devantleur complement la preposition pa?*,

et quelques-uns la preposition de; ces derniers sont sur-
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tout les verbes qui indiquent un sentiment. Ex. : Pomp6e
a ete vaincu par Cesar. — Le peuple d'Israel a ete choisi

de Dieu, beni de Dieu. II est aime, cheri, deteste de tous.

[* Origines latines et histoire. — Les prepositions qui

marquent le complement indirect correspondent a des preposi-
tions latines, dont I'emploi n'est pas toujours reste conforme a
la latinite classique. Ainsi Ton a dit : viclus per Cdesarem;
electus deDeo; etc. La basse latinite avait multiplie lea preposi-

tions, a mesure que la signification des desinences casuelles tendait

a s'effacer. Ainsi, au lieu de dare alicuij on a dit dare ad ah-

quern [donner a quelqu'un).

En general, la preposition a repond au datif latin, et la de-

position de au genitif ou a I'ablatif . C'est air^i qu'on trouve de

apres les verbes accuser, absoudre, convaincre, etc., parce que
Ton mettait au genitif le complement indirect d''accuiiare, ab^

solvere, convincere, etc. II en etait de meme, autrefois, apres le

verbe condamner, parce que le complement indirect de damnare
se mettait au genitif ou a I'ablatif. Ex. : a Julien TApostat
condamnait les apotres de legerete et de trop de credulite, »

(bourdaloue.)

Pen s'en faut que mon coeur. penchant de son cdt6,
Ne me condamne encore de trop de cruaute. (RACINE.)

Les complements des verbes ont^ du reste varie depuis le

XVII® siecle. Ex. : a II y avait en Egypte une espece de juge-
ment tout a fait extraordinaire, dont personne n^echappait. »

JBOSSUET.) Aujourd'hui on distingue echapper a et echapper de,

Dn dirait ici Echapper a. — M"^« de S^vigne disait indifEerem-
ment oublier a et oiiblier de : « Vous n'avez pas oublie a re-

mercier Dieu. — Vous n'avez pas oublie d'ecrire. » Dans les

oeuvres de la jeunesse de Bossuet (Sermons), on trouve se

plaire de : « Je me plais de m'occuper dans cette pensee. y>

(( Jesus-Christ se plait d'assister les hommes. » cc J.-C. se plai-
sait de toucher aux propheties... » (Id.) Dans les oeuvres de sa

vieillesse, on trouve « se plaire a. » (V. I'abbe Vaillant, Voca-
bulaire a la suite de ses Etudes sur les Sermons de Bof^suet. )

On disait fuir de (aujourd'hui, eviter de). Ex. : « Dans la

conduite de ma vie, j'ai plutot fni qu'autrement rf'enjam-
ber par dessus le degre de fortune auquel Dieu lo^zea ma
naissance. y> (montaignk.) cc La veritable vertu ne fuit pas
toujours de se fairs voir. » (bossuet.)

Si votre ^me les suit, et fuit d'etre coquette. (moliere.)

On disait reduire do, apprendre de ^aujourd'hui reduire a, op-
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prendre a). Ex. : (( La crainte me reduit (i'applandir a ce que
iiion ame deteste. » (moliere.)

Ah! je voiis apprendrai de me traiter ainsi. (Id.)

Au xvii« siecle, le complement indirect du verbe passif etait,

plus sou vent qu'aujourd'hui, marque par la preposition de. Ex. :

cc Plusils se sentaient presses du joug des Gentils. » (bossuet.)
c( Preese de ce glaive vengeur. » (Id.) « Tout est, pour ainsi

dire^ eclaire de la loi et de I'esprit de Moise. » (Id.)

Je crois voir Annibal qui, press6 des Romains. (la Fontaine.)]

§ 277. Le complement circonstaacie'i ne prend pas tou-

jours de preposition, quand c'est un nom marquant la

duree, le prix, le poids, la maniere, etc. Fx. :

lis resterent quelque temps immobiles, J'ai achete ce

livre cinq francs, Cela ne pese pas une once, 11 a de Tesprit

argent comptant, II est parti grand train, II va ventre a

teire, J'ai couru toute la ville.

[Origines latines. — En latin, le complement circonstanciel
est en general marque simplement par des desinences casuelles,
sans preposition. Ex. : Vixit multos annos. Multo sanguine vic-

toria stetit ou constitit [a coiite leaucoup de sang).']

§ 278. Quand le complement indirect doit etre marque
par la preposition ^ et un pronom, la preposition se sup-

prime, et le pronom se met avant le verbe. Fx, : je vons

enverrai une lettre; vous m'enverrez, vous/i^^enverrezune

lettre, etc. (pour j 'enverrai a vous, vous enverrez a moi, a

lui, etc.).

Eemarque I.— La place qu'occupent dans la phrase les

pronoms personnels faisant fonction de complements donne
lieu a plusieurs regies etudiees plus haut (§ 225).

Remarque II.— Lespronoms conjonctifs et interrogatifs,
faisant fonction de complements directs ou indirects, peu-
vent preceder deux verbes et dependre du second, em-

ploye soit k rinfinitif, soit a un mode personnel dans une

proposition subordonnee commen9ant par que, Fx, :

Get enfant sans parents gw'elle dit qu'elle a vu. (racine.)

On pourrait dire aussi : qu'elle dit avoir vu,
COURS SUPERIEUB,

"
"

21.
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[

*
HiSTOiRE. — Sonvent, au xvii® et au xviii* siecle, on met-

tait un second conjonctif entre les deux verbes, pour servir de

sujet au second verbe. Ex. :

d C'est un sujet que je suis assure qui vous tient au coeiir,
»

c^st-d'dire JQ suis assure que c'est un sujet qui.., (la bruyere.)

Nous verrona si c'est moi que vous voudrez qui sorte. (molibre.)

c*est-d'dire vous voudrez peut-^tre que ce soit moi qui sorte :

nous le verrons.

Sur les ^loges que I'euvie

Doit avouer qui vous sont dus. (LA FONTAINE.)

« Une lettre que je voudrais qui vous fiit connue. » (voltaire.)]

§ 279. Dans les locutions commen9ant par o'est, le pro-

nom faisant fonction db complement indirect est precede
d'une preposition et suivide la conjonction que, Ex. :

Cest a vous que je parle, ma soeur. (moliere.)

En se servant d'une autre tournure, on pourrait dire ;

c'est vous a qui je parle.

Mais on ne dira pas : c'est a vous a qui je parle^ parce
'

que le meme complement ne pent etre exprime deux fois.

Par la m6me raison, Ton dira : c^est Id que je dois aller

(et non : c^est Id ou,,.).

I

*
HiSTOiRE. — Cette regie etait dejasuivieau xv_i® siecle. Ex, ;

« Cest sur eux qiiil rejette son crime. » :boileact

Cest a Rome, mes fils, que je pretends marcher. (^racine.)

C*e.st .nir foi que le fardeau tombe. (LA fontaine.)

« C*est Id que Dieu Tattendait poiur foudroyer son orgueil. »

(bossuet.)

Ce 7i'est pas le bonheur apres quoi je soupire. (moliere.)

Cependant on trouve cette regie violee dans les exemples
suivants ;

C'est a louSj men esprit, A qut]e veux parler. (boileau.)

« Ce rCest 'pas de ces sortes de respects dont je vous parle. »

(molierh.)
... Etait-ce dans mon dme

Ou devait s'alhimer cette coupable flamme? (racinb.)

Ce pleonasme est tres-frequent chez M™^ de Sevigne ;
voici

d*olle plusieurs phrases qui se suivent, et dans lesquelles elle met
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§ 280. 8] 7

tant6tun seiil complement, tant6t deux : « Cest done vous a qui

j'ai donne tant de maledictions, et vous aupres de qui j'ai cherche
des protections... Cost a M. d'Argouges a qui j'ai TobligatioR
d'avoir appris... C'est a M, de Monceaux a qui s'adresse cette

citation. »]

§ 280. Deux verbespeuvenfc avoir unmSme complement,
sMls ne demandenfc pas un complement different, ou si leur

complement indirect se marque par la meme preposition.
Ex, : ce general assiegea, prit et saccagea cette vzlle, Un
bon citojen obeit et se conforme a la loi
'

Mais s'ils ont des complements differents, ou s'ils

marquent leur complement indirect par des prepositions

difFerentes, chacun d'eux doit avoir le complement qui
lui convient. Ex, : ce general assiegea cette ville^ s'en

empara et la saccagea. Un bon citoyen respecte la lot et

$'y conforme. •

Kemabqub I. — Cette regie est la meme que celle des

complements des adjectifs. {Voy, plus haut, § 217.)

[

*
HiSTOiRE. — Elle n'est pas toujours observee par les ecri-

vains du xvn® siecle. Ex. : a II ne se donne pas le plaisir de

voir et de purler a Thomme du monde qui serait le plus capable
de le divertir. » (sevignk) « H a pense peiir en ullant tl oi

revenant de la Trousse. » {Id,) a II n'avait jamais vu ni entendu

purler dhuie pleine vidoire sur mer. )) (Id.) n Les vers lyriques

accompagnent ou repondent a la flAte. » (racine.)

Cette regie etait si peu etablie alors^ que Vargelas lui-m6me
ne I'impose pas comme una loi absolue. I) la prefere : rnais il

admet qu'on puisse dire ; « Aijant embrasse et donne la bene-

diction a son fits, y> II n'ose condamner Amyot, le cardinal du
Perron etCoeffeteau, quin'ont pas observe cette regie. L'Acade-

mic, dans ses Observations sur les Remarques deM, de Vaugeias,
le declare « trop indulgent y>, et condamne cette phrase
(( comme unefaute qu'il n'est pas permis depardonnei. j]

Remarque II.— En general, apres un meme verbe, les

complements doivent etre de meme nature : les substantifs

vont avec les substantifs, les verbes avec les yerbes, etc.

Cette r^gle n'est cependant pas absolue :

l"" L'infinitif, ayant une grande parente avec le sub
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stantif, et pouvant consequemment servir de complement
a un verbe (Voy. § 213), se joint quelquefois a un nom

pour former le complement d'un meme verbe. Ex. :

« Cela est admis pour la variethy pour delasser Tesprit. »

(LA BRUYERE.)
2° Aprfes un complement direct, on pent mettre cer-

taines propositions subordonnees completives. Fx, : « Elle

comprit tout le meriie de lai^enitence, et combien les hornrms

sent insenses de disputer a Dieu uq instant de contrainte. »

(MASSILLON.)

[* HiSTOiRE. — Ces sortes de constructions sont moins fre-

qnentes aujourd'hui qu'au xvii® siecle; mais elles se trouvent

frequeijiment chez les ecrivains de cette epoqiie. Ex.: « lis

ileinandent a hoire et du tabac. » (sevigne.) « On ne parle plus
de guerre et de partir.y> (Id.) cc Elie sentit soncceur se dechirer^

etque sa fermete commengait a s'ebranler. » (racine.)
Vous voulez qiie ce Dieu voiis comble de bienfaits,

Et 7ie Vaimer jamais? [Id.)

Eh bienl vous le pouvez, et prendre votre temps, (moliere.)
(( On lui reproche un semblable outragp, et que I'injure faite

al'iinage retombait sur Foriginal.)) (bossuet.) « Les gens de gnerre
veulent un chef perpeiuel et que leur chef soit le maitre. )) (Id.)']

(Voyez § 318, Rem. X.)
'

Remarque HI.— Le verbe faire s'emploie quelquefois

pour eviter la repetition d'un autre verbe dont il prend
le complement, surtout quand c'est un verbe neutre. Fx, :

a On ne pent s'interesser. plus tendrement que je fais a ce

qui vous touche. »
(m»^^ de sevigne.)

[HiSTOiRE. — Get emploi du verbe faire etait ties-frequent et

tres-etendu au xvn<^ siecle. On Temployait meme avec les

verbes actifs. Ex. :

« Dieu vous comptera plus un verre d'eau donne en son nom
que les rois ne feront jsnasiis tout votre sang repandu,i> (Bossuet.)

II TappeUe son fr^re, et I'aime dans son ame
Gent fois plus qu'il ne fait mere, fils, fille et femme. (moliiire.)
*
Eemarqtje IV. — Le verbe faire s'emploie fr^quem-

ment avec un pronom qui le precede et un infinitif qui
le suit. Ce pronom est complement direct, quand I'infinitif

est suivi d'un complement indirect ; il est complement in-
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direct, quand rinfinitif est suivi d'un complement di-

rect. Ex. :

On Va fait renoncer a ses Onluiafait dire autre chose

pretentions. que ce qu'il voulait dire.

(

*
HiSTOiRE. — Cette distinction n'existait pas au xvii® siecle,

ou le pronom etait toujours complement direct. Ex, : On ne la

fera 'point dire ce quelle ne dit pas. » (s^vigne.)]

III. Verbes tantdt actifs, tantdt neutres,

tantdt reflechis,

§ 281. Un certain nombre de verbes penvent, ordi-

nairement, en modifiant pluft ou moins leur sens, s'em-

ployer tantot comme verbes ae^ifs (avec complement direct),

tantot comme verbes neutres (avec ou sans complement
indirect) ; par exemple :

1** Comme verbes actifs :

Aider. Aider qi: -^Iqu'un

(luidonnerune aide durable).

Changer. Changer une

chose pour une autre.

CouRiR. Courir un lievre,

un cerf, etc.

Insulter. Insulta* quel-

qu'un (Foutrager en paroles
ou en actes).

Croire. Croire une cbose

(la tenir pour vraie) ; croire

quelqu'un (le tenir pour

veridique) .

Manger. Manger du pain.
Penser. Que pensez-vous

de cela?

REGARDER.Regarderquel-

qu'un.
SuppLEER. Suppleer quel-

qu'un (le remplacer).

2° Comme verbes neutres :

Aider aquelqu'un (lui pra-
ter une aidemomentanee).
Chauger de resolution, de

parti.

Courir apres un lifevre.

Insulter au malheur de

quelqu'un ( manquer aux

egards dus a ce malheur).
Croire a quelque chose (y

avoir confiance) ; croire en

Dieu (croire a son existence).

Bien manger, mal manger,
cc Je pense, done je suis. »

(DESCARTES.)

Regarder k c6te, de tra-

vers.

(( L'orgueil pent, pour un

temps, suppleer a la vertu »

(massillon); c-d-d, tenir la

place de la vertu.
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Toucher, Toucher une

chose (mettre la main sur

une chose pour la palper).

TOURNER, ReTOURNER,
Tourner les voiles au vent.

Eetourner un tapis.

Traiter. Traiter une ques-
tion (s'en occuper serieuse-

ment, longuement) ;
traiter

une maladie (la soigner).

Toucher a une chose (j

porter legerement la main,

I'effleurer).

Tourner a droite, k gauche.
Retourner chez soi.

Traiter d'une chose (en

parler ou en ecrire); traiter

d'une charge (negocier pour
la vendre ou Tacheter).

On peut ajouter a cette liste les verbes applaudir,
COMMAINDER, COUCHER, DESCENDRE, DRESSER, MAITQUER,

REMUER, SERVIR, SORTIR, PASSER, CtC.

On verra plus loin (§ 289) que ces verbes, en changeant

d'emploi, changent en general d'auxiliaire ,

^Remarque. — II ne faut pas confondre avec les verbes

cites plus haut, qui sont a la fois actifs et neutres, des

verbes homonymes, mais diflerents par leur racine comme

par leur sens^ par exemple le verbe vole7\

[Origines latines. — 1° Voler, neutre, vient de mlciTe, so

mouvoir en Fair. — 2^ Voler, actif, vient de vola^ paumo de la

main, qui a donna V volare^ derober.
]

§ 282. Quelques verbes s'emploient a la fois comme
verbes actifs, comme verbes neutres et comme verbes re-

flechis. Ex. :

Promener. Promener uvl cheval; aller se promener,

iAccroitre

sa fortune ;
sa fortune B'accrott,

Et le desir s'accroU, quand Teffet se recule,

(CORNEILLB . )

Mooter i

^^'"'^^^'^ ^^^ ^^ ^^^"^•

I
La depense se monte a une forte somme*

[

*
HiSTOiRE. — Presque tons Iqs verbes francais ont et6

primitivement employes tout a la fois comme actifs, neutres et

reflechis. C'est plus tard que I'un ou I'autre emploi a pievahi et

que I'usnge I'a impose a I'exclusion des autres.
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C'est ainsi qu'on ne dit plus se redder
^
commc a fait Cor-

neill^ dans Texemple cit^ plus haut, mais on dit au pens actif ;

reader les borrtes;et, au sens neutre : au lieu d'avancer, it re-

cide, — Promener s'emploie comme actif et comme re'flechi
;
11

ne s'emploie pas comme neutre Mais jusqu*au xvii® siecle, on
a dit, aller promener. C'est une locution qu'accepte encore

Vaugelas (1647), mais qui est condanmee par Menage (1672)
et par I'Academie fran9aise (1704). Cependant Racine ecrit,
dans une de ses lettres : « J'ai ete promener cette apres-dinee»,
et cette locution se trouve encore chez J.-J. Rousseau. (Voy.
le Dictionnaire Littr6. )

Nous donnerons ici une liste d'un certain nombre de verbes
dont I'emploi a ainsivarie, etquiseconstruisaient, au xvii^ siecle,
autrement qu'aujourd'hui. On remarquera en general une
etroite parente entre I'usage latin et I'usage du XYW siecle,

I. Sont employes comme actifs,

1<* des verbes qui sont aujourd'hui ncutres ;

Attenter, comme en latin attentare aliquid ;

C'est un desespere qui peut tout attenter, (CORNeillk.)

Bouger : cc Vins^t-deux chariots ne Tanraient jamais pu
bovger de la. » (racine.) Avant de devenir neutre, comme il

Test aujourd'hui^ ce verbe a ^te, au xvii^ siecle, verbe reflechi !

Et personne, monsieur, qui se veuille bouger, (MOLIERE.)

G-ermer, comme souvent germinare en latin i

Et c'est line semence illustre, vive et forte

Qui, denouveaux martyrs, gen7ieiine ample moisson. (CORNEILLE.)

Penetrer, employe activement dans un sens ou il ne s'em-

ploie plus que comme neutre : « II traverse TEurope, pdnetre

I'Espagne et porte ses armes jusqu'aux colonnes d'Hercule, »

(bossuet,) « Les Sarrasins penetrent VEmpire, occupent TAs-

syrie, etc. »
[Id.)

Plaider, qui n'est plus actif que dans le sens de plaider
une cause, Tetait au xvii® siecle, meme dans le sens de plaider

quelqxCun (centre quelqu'un). Ex, ;

Qid !^^ plaide-i'il ^omil (racine.)

... C'est un grand hasard s'il conclut votre affaire

Sans plaider le cur6, le gendre et le notaire. (it/.">

Pretendre, employe activement: « Son frere Florien pri-
iendit I'Empire. » (bossuet.)

Comme le plus vaiilant, je priiends la troisihne (LA foktains.)
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Sans TOus demander rien, sans oser rien pritendre, (eacine.)

Sans pretendre une plus haute gloire. (Id.)

Se vit exclus du rang vainement pr^tendu, [Id,)

Accordez-lui ce prix qu'zl ena pretendu. ijd.)

Le Dictionnaire de VAcademie (1835) distingue prHendre
dans le sens de reclamer^ revendiquer comme un droit (actif)

et pretendre dans le sens de aspirer a (neutre). C'est en ce der-

nier sens que Corneille dit dans le Cid :

A de plus hauts partis Rodrigue peut pretendre,

Le premier emploi est vieilli. La langue a garde seulement
I'actif avec le pronom neutre que, par exemple :

Et que pr6tendais-tu...? (CORNEILLE.)

Que pr^tendez-vous done ? (RACINE.)

Consentir, avec complement direct :

Le consentiras-tUj cet effort sur ma flamme? (corneille.)

Cet emploi est centre Tanalogie latine; car consentire est

neutre en latin. Aussi la langue a-t-elle hesite, pour ce verbe,
entre Tactif et le neutre. Corneille, d'accord avec les vieux au-

leurs (Voy. le Lexique de Godefroy, I. p. 137), le fait toujours
actif; mais Malherbe le fait neutre: « Consentir a nature. »

Nicot le fait egalement neutre dans son Dictionnaire (1603).
C'est I'usage qui a prevalu ;

mais consentir est reste quelquefoia
actif dans la langue du Palais.

Contribuer, employe activement, comme en latin {contri-
buere aliquid.)

Et ce qu'il contribue \ notre renommee. (corneille.)

ft Contribuer quelque chose a la gloire d'un si grand prince. »

(racine.)

Courir, qui n'estplus actif que dans untres-petitnombre de lo-

cutions {courirun lievre^ etc.), etait, auxvii® siecle, aussi frequem-
ment employe comme actif que comme neutre, en divers sens .Ex. :

Ma vie et mon amour tons deux cowent hasard. (racine.)
J'ai couru les deux mers que s^pare Corinthe. [Id.)

Courir le bal la nuit, et le jour les brelajis. {Id.)

cc Les soldats des deux camps courant et ravageant la cam-

pagne. » (Id.) cc Ces belles qualites qui le faisaient courir de
tout le monde. y> (Id.) cc L'on court les malheureux pour les en-

visager. y> (la bruyere.3
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Croitre :

Que ce nouvel honneur va croitre son audace! (RACINE.
Mais Tetymologie latine donnant nn verbe neiitre (cresce7'e)

croitre s'employait aussi, au xvii* siecle, comme verbe neutre :

Je vols mes honneurs croitre et tomber mon credit. (BACINE.)

Repondre :

Mon ccBur vous repondait tons vos memes discours, (racine.)

cells avaient empeche toutes les requetes d'etre rdpondwes. {Id.)

Ruer (de meme en latin mere (spumas salis sere ruebant).
(( Un jeune gar9on qui ruait des pierres. y> (racine.)

2° Sont encore employes comme actifs des verbes qui sont

aujourd'hui reflecbis :

Depouiller, dans le sens oil nous disons se depowUer de.

J'ai depouille I'homme^ et Dieu m'a secouru. (corneille.)

Avez-vous d4pouill4 cette haine si vive? (racine.)

J 'admirals si Mathan, depouillant I'artifice. {Id.)

IT. Sont employes comme neutres:

1^ des verbes qui sont aujourd'hui actifs,

Entreprendre :

Et lorsque contre vous il m'a fait entreprendre, (corneille.)

Frequenter :

Des lieux ou frdquentait Tauteur. (boileau.)

Sans doute, et je le voisqui frequente chez nous, (moliere.)

Mais, comme frequentare en latin etait actif, frequenter

s'employait aussi activement (Nicot donne les deux), et c'est

Factif qui a prevalu.

Inonder : « Tout eel a vient inonder sur Jhus-Christ, »

(bossuet.) Traduit de I'Ecriture : inundaverunt aquce, super

caput meum.— « C'est son sang qui les fait inonder sur les

hommes. » (Id.) « Son coeur ebranle faisait inonder par ses

yeux un torrent de larmes ameres. » (Id.)
« Cette bouche divine,

de laquelle inondaient des fleurs de vie eternelle. y> [Id.)

Contredire. — Employe comme neutre (de meme qu'en
latin, contradicere alicui) : « Je n'avais pas la hardiesse de

contredire a des gens qui font tant les venerables. » (pebrot

d'ablancourt.)
Les dieux ont prononc^. Loin de leur

conpmt^^i\>( (^I^UH(e.)

/ OF TH€ >t

(university I
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Prec6der(comme frc^cedere en latin) : « Un autre envoy^
'precede Qt lui prepare les voies. » (bossuet.)

Satisfaire a {satisfacere alicui)^ ne se dit plus aujourd'hui

que dans le sens special de « faire ce qu'on doit par rapport
a quelque chose i> {Academie), mais etait au xviP siecle d'un

emploi tres-general et tres-etendu. Ex. :

Kn vain pour satisfaire a nos laches envies... <malherbe.)

C'est maintenant a toi que Je viens satisfaire, ccorneille.)

(( Qu'au prealable ii ait satisfait a la medecine. » (moliere.)
On trouve cette tournure dans les Sermons de Bossuet : « Tout

ce qui nous onvironne nous presse de satisfaire a nos desirs, »

Dans les oeuvres de sa vieillesse, Bossuet emploie ce verbe tran-

gitivement : « Satisfaire notre ambition et nos passions dereglees. »

Servir a {servire alicui) ; aujourd'hui, servir a ne s'emploie

plus que dans lo sens de 'prodesse,
« Cette liberto glorieuse de ne plus servir au peche. »

(bossuet.) II ne fait que traduire les mots de saint Paul, ut

ultra non serviamus peccato. c< Quelle est notre brutalite, si nous
servons aux desirs terrestres. » (Id.) Cette construction ne se

trouve pas dans les Dictionnaires du xvii® siecle,

2*5 Sont encore employes comme neutres des verbes qui sont

j^ujourd'hui refl6chis, Eoc, j

Affaiblir :

J'affathlis^ ou du moins lis se le persuadent. (CORKEILLE.)

On ne dit plus aujourd'hui que s'affaiblir; mais le simple
faiblir est neutre, conformement a I'etymologie (foible, de

fiebilem),

Arreter ;

Arr^tons un moment. (RACINE.)

On dit aujourd'hui, ence sens, s'arreter, Cependant le neutre
est reste dans la locution : arr^tez! (faites arrdt, f adrestate),

Desister, employe comme neutre, dans le sens oil il est

aujourd'hui verbe reflechi (c'est le desistere latin). « Je ne de-

siste pas. » (malherbe.) « Va-t'en done, et desiste, » (corneille.)
« lis avaient porte parole qu'ils desisteraient. » (racine.)

Disputer, employe, sinon dans le sens oil il est aujourd'hui
verbe reflechi, du moins plut6t dans le sens de discuter, contester

(c'est le disputare latin) i .< EHe ne dispute point que son esprit
ne lui fasse du mal. »

(s^vigne.) On ne dispute pas que tout
J Ancien Te^ameut ne soit ecrit devant le Nouveau. « (bossuetJ
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Je disputai longtemps, je fis parler mes yeux. (eACINE.)

Vous seule pour Pyrrhus disputez aujourd'hui. (Id,)

(( lis disputaient tous les jours sur cent badineries, comme a

qui escrimerait le mieuK, » {Id.)

Evader (c'est le evadere latin) :

Nous nous amusons trop; il est temps d'evader, (CORNEILLE.)

Facher, employe comme impevsonnel. « II leur fdchait seu-

lement qu'il ne declarait pas assez t6t sa puissance. )) (bossuet.)
« II fdchait fort au due de Guise de deposer les armes. »

(PEREFiXE.) cc Avez-vous quelque chose qix'il vous fdche de per-
dre? » (MALHERBE.)

De meme, au lieu de je me souviens, on dit plutot, au
XVII® siecle, tl me smwient (de I'etymologie latine, suhvenit).

—
Voy. les Lexiques de Malfierbe^ de Racine^ etc,

Lamenter (en latin lamentari),

D'un crepe noir Hecube embaguin^e
Lamenie^ pleure et grimace toujours. (RACINE.)

Plaindre, de plmigere {pectus).

Mais, 6 nouveau sujet de pleurer et de plaindre! (CORNEILLB.)

Prononcer :

Faites-le prononcer, (raCINE.)

Vous commencez, madame, h prononcer pour lui. (Jd.)

M Etre reserve a prononcer centre plusieurs personnes inno-

CQtttes. » (Id.)

III. Sont employes comme reflechis,

\^ desverbes qui sont aujourd'hui neutreSy dumoins en ce sens.

Apparaitre (s') et disparaitre (se) :

Je pense en tout moment qu'il s'apparait ^ moi. (RACINE.)

(( Les plaisirs se sont per. a peu disparus, » (malherbe.)

Augmenter (s').
— « La terre commence a se remplir, les

crimes s'augmentent . » (bossuet.) cc Pendant que I'impiete s'a^/(/-

mentait dans le royaume de Juda... » (Id.)

Commencer (se).
— « Le ootrplet qui se commence^ 6 mort... »

(malherbe.)

Crouler (se).
—

cc Tantot elles penchent, tant6t ellof ie

croident, y> (Id.)
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Diminuer (se).
— « La vie humaine, qui se poussait jusques

a pres de mille ans, se diminua peu a peu. » (bossuet.)

ficlater (s') : •

' '

Le premier qui les vit de rire s'eclata . (la Fontaine.)

Eclore (s').
— « Enfin s'edoront des guerres civiles oil toutes

choses seront violees. » (malherbe.)

Tourbillonner (se).
—

cc Une caverne oii la poudre se torn*-

billonne en soi-meme. » (malherbe.)

2° Sont encore employes comme reflechis des verbes qui sont

aujourd'hui actifs :

Oublier (s') de. — Dans le sens ou nous employons sim-

plement Vactii oublier, le verbe reflechi s'oublier ne prend plus au-

jourd'hui de complement indirect. Cette derniere tournure se

trouve plusieurs fois dans les Sermons de Bossuet. Ex, : cc Le

peclieur, s'oubliant de ce qu'il est en lui-meme. .. )) « Les sciences

humaines s''oublient de leur dignite... y> Elle n'est pas dans la

V^ edition du Dictionnaire de VAcademic (1694). Elle est con-
damnee pa;r le P. Bouhours : c( C'est tres-mal parler quede dire

s'oublier de faire cela, II faut dire : fax oubli6 de faire cela, »

(Nouvelles Remarques, 1676.)

Taire (se) de.— « Nous ne pouvons pas nous taire des choses

dontnous sommes temoins oculaires. » (bossuet.)

On parle d'eaux, du Tibre, et Ton se tait du reste. (corneille.)]

IV. Des pronoms complements de verbes reflechis,

§ 283. En general, dans les yerbes essentiellement refle-

chis (§ 62, Rem. II), le pronom qui precede immediate-

hient le verbe est complement direct. II y a exception pour
le verbe s'arroger.

Quant aux verbes accidentellement reflechis , le pronom
qui les precede immediatement est tantot complement
direct, tantot complement indirect. II est toujours comple-
ment indirect avec les verbes neutres qui deviennent acci-

dentellement reflechis. Ex. :

1* Pronom complement direct :

s'attacher k ; se familiariser avec ; se ralentir ;

Be confondre ; se lasser ;
se taire

;

s'eioigner ; se louer de ; sq troubler.

s'ennuyerde; se quereller;
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[* HiSTOiRE. — Au X.V1P siecle, en conformite avec I'etymo-
logie latine (familiaris)^ on disait : se familiariser quelque
chose, a II faudrait que vous eussiez pii vous familiariser ces
lettres. » (racine.)

2° Pronom complement indirect :

s'attacher quelquun;
se donner

]

se disputer( un droit;
se reserver )

se nuire, s'entre-nuire ;

se parler ;

se plaire ; se deplaire ; se

complaire ;

se rappeler une chose;
se rire de quelque chose ;

se succeder;

s'imaginer.

Cette difference est importante a noter, particulieremenfc

pour les regies d'accord du participe passe.

Remarque I.— Le verbe disputeme s'emploie correc-

tement que de deux maiiieres:l°commeverbe neutre. Ex.:

disputer d'une chose; 2° comme verbe reflechi, avec le pro-
nom faisanfc fonction de complement indirect. Ex. : se dis-

puter une chose. Tons les grammairiens condamnent la lo-

cution se disputer, dans le sens de avoir une querelle : cette

locution n'a pour elle ni Tautorite des ecrivains ni celle

de la conversation d'une societe choisie.

Remarque II. — Les verbes actifs, devenant verbes re-

flechis, prennent quelquefois la signification passive. Fx. :

cela se voit, s'entend^ se lit, se remarquej etc. (c'est-^-dire
est vuy eniendu, lu, remarque) ;

il ne se parlera plus de lui

(c'est-a-dire il ne sera plus parle) ; la porte se referme,

[*HlSTOiRE. — Cet emploi des verbes reflechis avec signifi-
cation passive etait tres-etendu au xviP siecle. On les trouve

meme, comme les verbes passifs, avec un complement indirect

que marque la preposition '^ar. Ex\ : cc Les coiAraintes qui s'exe-

cutaient pour dettes par les riches centre les pauvres. » (bos-

suet.)

Quelques restes de feu, sous la ceridre ^pandus,
D'un souffle haletant par Baucis s'allumere?U. (la Fontaine.)

Remaeqve hi. — D'autres fois lis prennent un sens



etonner,

etudier,

louer.
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Les vers suivants fournissent un exemple de ce double

emploi du present pour le passe et pour le fiitur :

Mais hier il m'abo7'de, et, me tendant la main :

Ah ! monsieur, m'a-t-il dit, je vous attends demain. (boileau.)

II. Imparfait,

§ 285 *
Ij imparfait s'etnploie pour le conditionneI pre-

sent apres la conjonction si. Ex,: a La terre, si elle etait

hien cultivee^ nourrirait cent fois plus d'hommes qu'elle

n'en nourrit. » (fenelon.) — C'est comme s'il y avait :

dans le cas ou elle serait bien cultivee,,,

[* HiSTOiRE. — Au xviie siecle on trouve le conditionnel

maintenu apres sz, mais par suite d'une ellipse. Ex. :

Si ta haine m'envie un supplice trop doux,
On SI d'un sang trop ril %% main serait trempee,
Au defaut de ion bras, prete-moi ton epee. (racine.)

Phedre veut dire a Hippolyte : Si tupenses que ton epee serait

tremp^e d'un sang trop vil, De meme Mariano, dans VAvare de

Moliere, dit a Cleonte : « J'ai a vous dire que si vous auriez

(c*est-a-dire, s'il est vrai que vous auriez) de la repugnance a
me voir votre belle-m^re, je n'en aurais pas moins a vous voir

mon beau-fils. »]

§ 285 his. li imparfait s'emploie quelquefois pour le

conditionnel passe, apres une proposition indiquant une

supposition et un verbe au plus-que-parfait ; ce qui donne

plus de vivacity k la phrase. Ex. :

Si j'avais dit un mot, om tous donnait la mort. (voltaire.)

Pyrrhus vivait heureux, s'il eftt pu Fecouter. (boileau.)

c'est-^-dire : On vous eut donne la mort; Pyrrhm aurait

vecu heureux,

III. Parfait defini ei parfait indefini.

§ 286. Le parfait indefini est le temps le plus usit^

parmi les subdivisions du parfait, parce qu'il indique indif-

feremment un temps enti^rement ^coul6 et une p^riode de

temps qui dure ©ncore j tandis que le parfait difini indi-
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que seulemenfc un temps entierement ecoule eb des cir-

Constances delermin^es. Par exemple, on pent dire :

1** Temps entierement ecoule :

je Vai vu hier,— la semaine derniere ;

2® Temps qui dure encore :

je Vai vu Siujouvd'hm,— cette semaine.

Ou, sans preciser une epoque : je Vai vu;

tandis que Ton dira senlement : je le vis hier, je le vis la

semaine dernifere.

§ 287. Le parfait indefini s'emploie pour le futur an-

terieur, quand on veut indiquer une action qui sera tres-

prochainement termin^e. Ex. :

encore une 'minute, et j'a/ fini (au lieu de ifaurai fini).

IV. Futur et futur anterieur,

§ 288. Le futur est quelquefois une formule adoucie du
mode imperatif {h. la 2^ personne). Ex, : Vous ii^ez en tel

endroit. — Vous ne cesserez pas de m'importuner?

II s'emploie surtout pour les prescriptions, pour les

regies de conduite. Ex. :

Entrele pauvre et vous, vous prendrez Diea pour juge.

(RACINE, Athalie.)

Le futur anterieur s'emploie pour le parfait indefini^

quand on veut indiquer un fait d'une fa9on moins affirma-

tive. Ex. : Si vous n'avez pas compris, c'est que vous aurez

mal ecoute(QM lieu de : c'est que vous avez mal ecoute),

[* HiSTOiRE. — Au xvii® siecle, on met souvent, dans les

phrases subordonnees :

1° Le futur ounous mettrioasle present. Ex.: a Je reviendrai
voir sur le soir en quel etat elle sera. y> (moliere.)

2® Le futur anterieur ou nous mettrions le parfait indefini :

Ex. : « Lorsqu'on me trouvera morte, il n'y aura personne qui
^ette en doute que cene soit vous qui m'aurez tuee. » (moliere.)

Et je connaitrai bien si vous Vaiirez instruite. (Id.)
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V. £>es auLxiliaires dans les temps composes,

§ 289. Aux temps composes, les difKrents verbes

prennent rauxiliaire avoi)' pour indiquer racfeion, Tanxi'

liaire et7'e pour indiquer I'etat. En cons6quenc9, le passif,

iiidiquant toujours un 6tat, se forme avec le verbe etre

Buivi du participe passe.

II n'y a d'exception que pour les verbes reflechis, qui

prennent Fauxiliaire etre a leurs temps composes : encore

pent-on dire que ces verbes ont en quelque sorte un role

actif et passif, puisque le sujet fait et subit Taction en

meme temps (§ 106); au reste nous avons vu (§ 283,

Rem. II) que qnelquefois un verbe reflechi equivaut a un

verbe passif. Ex. : cela sest dit, c'est-a-dire : cela a ete dit,

C'estsurtout aux verbes neutres que s'applique le prin-

cipe enonc6 plus haut. De ces verbes, les uns se conju-

guent toujours, soit avec Tauxiliaire avoir, soit avecTauxi-

liaire eti^e; les autres prennent tantotTun, tantot Tautre de

ces auxiliaires. C'estune regie presque absolue que, pour les

uns comme pour ks autres, les temps qui ont I'auxiliaire

avoir indiquent Taction, les temps qui ont I'auxiliaire etre

indiquent Tetat. (Voy. § 100.)

Ainsi, bien que les verbes aller^ arriver, venir, etc.,

expriment Taction, c'est Tetat qu'indiquent leurs temps
composes, qui prennent Tauxiliaire etre. Ex. :

il est \

il fat / ,, , . ,

.|
,. ., > alle, arrive, venu, revenu, parvenu.

11 sera J

(L'acte est accompli; il n'y a plus qu'un etat,)

Pour les verbes qui admettent les deux auxiliaires avoir et

etre, les temps conjugues avec Tauxiliaire avoir indiquent

Trtc//o?i;ceuxqui ont Tauxiliaire e/re indiquent TeYa^, le re-

sidtat ou le fait accompli. Ex. :

COUltS SbPElllEUR. i2
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I*' Avec avoir :

Cesser, ((Les chants avaient

cesse. y> (raynouard.)
Demeurer. oc J'ai demeure

captif en Egypte. »

(fenelon.)
DlSPARAiTRE. a: lis ont paru
un seul instant et disparu

pour toujours. »

(massillon.)
ifecHAPPER. « L'un des cou-

pables a echappe k la gen-
darmerie. » (DIGT. ACAD.)

Passer. « Madame apasse du
matin au soir, ainsi que Ther-

be des champs. » (bossuet.)
Etc.

2^ avec etre:

(( Et du Dieu dlsrael les fetes

sent cessees. (racine.) »

(( II ne lui est pas demeure
de quoi se faire enterrer. y>

(la bruyere.)
« La foi de tous les coeurs est

pour moi disparue, »

(RACINE.)

<r Ce voleur est echap^pe de

prison, »

(DIGT. ACAD.)
(( II y a une heure que la voi-

lure est passee, Cela est

passe de mode, »

Etc.

Remarque I. — Quelqnefois la difference d^auxiliaire

indique une difference de sens encore plus marquee ; par

exemple pour le verbe convenir:

macette maison ma convemi

{C'd'd, m^a plu).

c'est une chose qui est conve-

nue {C'Ci-d. conclue) entre

nous.

Remarque II. — Les yerbes qui s'emploient comme
actifs et comme neutres, prennent I'auxiliaire avoir dans

le premier sens, Tauxiliaire etre dans le second. Fx. :

on a descendu les tableaux;
il a echoue sa barque ;

on a sorti les orangers ;

les tableaux sont descendus^
la barque etait echouee ;

les orangers sont-ils sortis? .

Remarque III.— On a vu plus haut que le parfait inde*

fini du verbe aller, ayant Tauxiliaire etre, indique Vetat et

non Yactton. II est k remarquer que, tout au contraire, le

verbe etre, ayant k son parfait indefini rauxiliaire avoir,

deyient k ce temps presque synonyme du verbe aller, Fx,:

« Lui-m6me, H avait ^te reconnaitre les rivieres et les mon-
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tagnes qui servirent ace grand dessein. » (bossuet.) « Ilcroit

n'avoir pas gU plus loin que les autres fois. » (massillon,

II y a cependant cette difference enlre/e suis alle etfai
ete, que je suis alle indique plut6t, en general, un etat

resultant d'un mouyement, etfai ete, nne situation passee.

Remarque IV.— Le verbe ctre s'emploie aussi quelque-
fois au parfait defini dans le sens du verbe aller. Ex, :

U fut jusques a Rome implorer le Senat. (corneille.)

Cette tournure a vieilli, mais elle est encore admise par
TAcademie.

*
Remarque V. — Comme la plupart des verbes qui

peuvent se construire avec deux auxiliaires, le verbe

echa;p;per, construit avec avoir^ marque surtout Tac-

tion, avec le verbe etre^ Tetat. Cependant, quand on veut

parler d'une omission, d'un oubli, on emploie echapper
avec I'auxiliaire avoh\ et, quand il s'agit d'un mot dit par

m^garde, on Temploie avec Tauxiliaire etre, Ex. :

1^ avec avoir

J'ai retenu le chant; les vers

rrCont echappe,
(J.-B. ROUSSEAU.)

<ic Leurs vices
,
obscurs comme

leurs noms, ont echappe a

rhistoire. y> (massillon.)

2^^ avec etre

Peut-^tre, si la voix ne m'etlt

ete coupee,
L'affreuse verite me serait

echappee, (racine.)
« Est-il echappe quelque in-

discretion a sa jeunesse? y>

(flechier.)

[* HiSTOiRE.
— II y a eu longtemps indecision sur I'emploi de

Tauxiliaire avoir ou etre avec quelques verbes neutres. Voici

quelques exemples du xvn^ siecle, qui ne s'expliquent pas tous

par la distinction entre Vaction et Vetat :

J*ai retourne depuis a Ver-
sailles . (m"^® de s^viqn^.)

M. de Montmoron est couru ici.

{m.^^ de s^vign^.)
Elle est passee ce matin devant

cette porte. (Id.)
Les troupes sontdecampees.{ld.)
Elle est expiree en trois jours.

{Id.)



334 GRAMMAIRE FRANfAISE.

J'ai couru chez la Reine.

(racine.)

Malanguedansmabouchevingt
fois a demeure glacee. (Id.)

11 eut entre lui-meme dans ce

sentiment s'il I'eiit pu.

(bossuet.)
lis ont entre en societe avec

les auteursetlespoetes.
(la bruyere).

Jamais les grands n'ont enM
dans ces motifs. (racine.)

Je n'ai perce qu'a peine une
foule inconnue. [Id.)

II n^avait jamais sorti de Co-
rinthe. [Id.)

II en etait sorti lorsque j'y suis

couru. (racine.)
Dardanus etait aborde au mont

Ida. [Id.)

II y serait coucM sans manger
et sans boire. [Id.)

Son livre est demeure chez le

libraire. [Id.)

Depuis que le sommeil n^est

en^redansTosyemx. [Id.)
Deux grosses dents lui sont

percees. [Id.)
II n'etait jamais sorti de Rome.

[Id.)]

4** OBSERVATIONS SUR l'EMPLOI DES MODES PERSONNELS.

I. Indicatif et suhjondif.

§ 290. Jj^mdicatifenoncQ un fait ou un jugement d'une

maniere positive et formelle, le subjonctif Texprime d'une

maniere plus vague, et en geaeral avec une idee de doute

Ex, : il pent venir [indicatif)\ je doute qu'il jomsse venir

[subjonctif).
En consequence, le subjonctif ne s'emploie pas, d'ordi-

naire, dans les propositions principales.

§ 291. Dans les propositions subordonnees ,
on n'em-

ploie rindicatif qu'autant que le fait ou le jugement
exprime par le verbe est ^nonce d'une maniere positive :

dans le cas contraire, on met le subjonctif. Ex, :

1° Indicatif dans les propo-
sitions subordonnees :

je crois

je sais

je suppose

je me doute

je pretends

je dis

il est certain

qu'il

viendra.

2° Subjonctif dojisles pro

positions subordonnees :

je ne crois pas

je ne suppose pas

je ne pretends pas

je doute

il est douteux

il n'est pas certain

je suis etonne

qu'il

vienne.
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Selon qu'il y a affirmation ou doute, on met I'indicatif

ou le subjonctif apres le meme verbe ou le meme adjectif.

Ex, :

il est vrai quil s'est Men

battu;
il se plaint de ce que vous

Vavez trompe (on affirme

que I'interlocuteur a trom-

pe);
il pretend quon obeira;

je suppose quV/ en est ain%i;

il dit quV/se depechera;

je suis d'avis qwHl doit par-

tir{on affirme ou Ton croit

s'l] est vrai qu'27 se soit bien

battu;

il se plaint que vous Vayez

trompe (on n'affirme pas

que I'interlocuteur . ait

trompe) ;

je pretends que Von obeisse;

supposez qxi'il en soit ainsi;

j'ai dit qu'on se depecMt;

je suis d'avis (\Viil parte (on

ne salt au jusfce si la chose

que la chose est ou sera) ;

' est ou sera).

On trouve ces deux modes alternativement dans une

meme phrase : « Les soldats criaient c{\\on les mendt au

combat ; qii'ils voulaient venger la mort de leur pere, de

leur general; quV^^ les laissdt faire; qu'ils etaient fu-

rieux. » (m'"^ de sevigne.) Dans cette phrase, ce que les

solda^.8 affirment est mis a I'indicatif; ce qu'ils demandent,
ne sachant si cela leur sera accorde, par consequent avec

doute, est au subjonctif.

[*
HiSTOiRE. — L'emploi de I'indicatif et d u subjonctif est

une des difficultes de la langue fran9aise, comme de la langue
latine. Aussi I'emploi de ces deux modes nous etonne-t-il sou-

vent chez les ecrivains du xvi^ siecle, et meme du xvii® siecle.

I. Exemples de I'indicatif oii nous mettrions le subjonctif :

(( II est possible que Taction de la vue s'estoit hebetee. » (Mon-

taigne.)
... Je suis tout effraye

Que mille fois le jour leur chef n^est foudroy^. (ronsard.)
« J'apprehende qu'il sera plus difficile. » (balzac.) oc II se

peut faire qu'il est deja venu. » (malherbe.) cc J'ai peur que
cette grande furie ne durera pas. d [Id.) ct II semble qu^il est

en vie et qu'il s^en va parler. » (moliere.)

Seigneur, qu'a doncce bruit qui vous doit ^tonner? (racine.)
Ne vous suffit-il pas que je rai condamne? iU.)
couns supEurfiUR.
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Je ne vous nierai point, Seigneur, que ses soupirs
Jd'otit daig7i6 quelquefois expliquer ses desirs. (racine.)

Ordonni qu'il sera fait rapport a la cour^ (M.)

II suffit que Von est contente du detour. (moliere.)

« Ce n*est pas quHl faut quelquefois pardonner a celui... »

(la bruyere.) « Ce n'est pas que, depuis quelques annees, les

acteurs ont enfin hasarde d'etre ce qu'ils doivent etre, des pein-
tures vivantes; auparavant ils declamaient. y> (voltaire.)

II. Exemples du subjonctif oii nous mettrions I'indicatif :

(( Pensant que ce fust une conjuration. » (amyot.)<3: J'estimeque
ce desordre ait plus porte de nuisance aux lettres que tons les

feuxdes Barbares.)) (montaigne.) o:Je S9ay assez que vous rCayez

pas peur. y> (cli^ment marot.) «Qui est celui qui ne premie plaisir

qn'on Testime liberal? » (montaigne.) cc Je crois que ce soit une
demeure bonne pour toutes les saisons. j (malherbe.) Je crois

qu'il soit fou. » (Id,)

Jl croit que mes regards sownt son propre heritage. (CORNEILLE.)

La plus belle des deux, je crois que ce soit fautre, (Id.)

Tous pr^suraent qu'il ait un grand sujet d'ennui, (Id.)

Cette lettre, monsieur, qu'avecque cette bolte
On pretend qii'ait regae Isabelle de vous, (MOLIERE.)

• Je pensais qu'k Tamour, son coeur toujours ferme,
Fut centre tout mon sexe egalement arm^. (RACINE.)

On dirait que, pour plaire, instruit par la nature,
Homere ait ^ Venus derobe sa ceinture. (boileau.)

On dirait que le ciel, qui se fond tout en eau,
Veuillc inonder ces lieux d'un deluge nouveau. (/</•)

« Vous diriez qu'il ait Toreille du prince. » (LA bruyere.)

« On dirait que les temples fiissent autant d'botelleries. ))(racine.)

c( Qui croirait que Cyaxare fut le meme nom qu'Assuerus?))
(dossuet.) <jc On dirait que le livre des decrets divins ait etc

Olivert a Zacliarie. » {Id,)

Au lieu de dire qu'Esdras ait fait tout d'un coup paraitre
tant delivres, on dira... [Id.)

En etudiant tous ces passa2:es, peut-^tre trouvera-t-on que
ce qui a decide les ecrivainR en favour d'un mode plutot que
d'un autre, ce sont certaincs nuances de la pensee : ils ont mis
rindicatif quand ils ont voulu enoncer un fait precis, et le

Bubjonctif quand iU ont voulu indiquer un doute. Cependant
Vusage n'l parait pas avoir consacre toutes ces constructions.]
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§292. Eemarque I. — Le subjonctif se metira done

apres la conjonction que et les verbes exprimant le doute

ou la crainte, soitpar eux-memes, soifc par suite d*une nega-
tion ou d'un tour interrogatif, par exemple : merj doute?',

craindre, apprehender, trembler, etc. (Voy. Rem. V.)

Mais la negation et interrogation n'entrainent le sub-

jonctif qu'autant qn'elles expriment une idee de doute,
d'incertitude. Ainsi Ton dit :

P Avec rindicatif:

il ne reflechit pas quil se

perd;
r^flechit-il quil se perd?
n'est-il pas vrai

) . .,

/ ou it eti

necroyez-YOuspas I
^

croyez-Tous vrai- ( . ^..^

ment

2* Avec le subjonctif:

on ne me persua-
j quil en

dera pas f soit

ne vous figurez pas \ ainsi.

ains% f

croyez-vous / quil en

pouvez-vous esperer i soit

pouvez-vous croire ) ainsi?

D'un autre cote, il y a de certaines formes, affirmatives

en apparence, qui supposent en realite un doute ou tout

au moins une simple supposition, et qui, par suite, entrai-

nent le subjonctif. Ex.:

j'ai peine i croire
_

)

,.^ ^ ^^-^ ^^^.^
je n ai guere de raison pour esperer )

^

§ 293. Remarque II. — Le subjonctif se met apres

qite et les verbes ou les adjectifs exprimant un ordre, une

defense, un desir, un mouvement de I'ame, une obligation,

une cause, etc., parce que ces verbes et ces adjectifs indi-

quent en general des clioses a venir, par consequent tou-

jours peu certaines ; par exemple :

1° Les verbes vouloir, ordonner, defendre^ C07isentir,per'

metire^ souffrir^ attendre, meriter, se rejouir, rougir;

2° La plupart des verbes impersonnels, comme il con-

vient, il faut^ il imporfe, il est temps, c'est assez, cest beau-

coup^ il estjuste, il est bon, il est possible, tant s'en faut

que, etc. ;
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3^ Les adjectifs content, satisfait, lieureuXy ravi^ mmon-

tent, fdche^ afflige, desole, honteux, confas, don, joyeux,

convenable, facheux, necessaire, possihle, etc.

Ainsi Ton dit : je veux, je desire, j'entends, je pretends

que Von oleisse; je ne veux pas, je defends que Von sorte;

je suis ravi qu'«7 reussisse,

Avec les verbes impersonnels, Tidee de donte amene
seule le subjonctif, Ainsi Ton dit : // faut qtcil phisse

(parce qu'il pent ne pas perir malgre Tobligation qui a ete

d^claree) ; mais on dira : il est vrai, il ett certain, il est evi-

dent qu'il a peri (parce que c'estun fait qu'on rapporte et

qu'on affirme). Dememe on dit : il est possible quHl perisse ;

mais on dira: il est probable qu'il perira. On &\t fespere,

je pense qu'il ne perira pas, parce qu'on ne veut indiquer
aucun doute ;

et Ton dira : je 7ie pensepas qiiilperisse^ pour

marquer un moindre degre de certitude. Apres il semble,
on met I'indicatif ou le subjonctif, selon qu'on yeut indi-

quer une affirmation attenuee ou exprimer un doute. Ex, :

., , , ( qu'^7 a oublie son rang ;
11 semDie \ 5 •? -^ 7 7 • »

( qu 2/ ait oubke son rang.

§ 294. Remarque III. -— Le subjonctif se met encore
dans les propositions subordonnees formees par les con-

jonctions, locutions conjonctiyes et pronoms conjonctifs

qui suivent :

a condition que,
a moins que,
afin que,
au cas que,
ayant que,
bien que,
de crainte que,
de peur que,
en cas que,
encore que,

.>!

]usqua ce que,
loin que,
non que,

pour peu que,

pour que,

pouryu que,

quel que,

quelque... que,

qui que,

quoi que.

quoique,
sans que,
si peu que,
si... que {signifiant

quelque... que),
si tant est que,
so it que,

suppose que,
etc.

La diffi^rence de sens entre I'indicatif et le subjonctif se
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retrouye dans la difference de construction des adjectifs

ou adverbesconjonctifs^we/^we que et tout... que (§ 209, lOj

Rem. V) : la premiere, exprimant un doute ou une idee

Yague,semet avecle subjonctif; la seconde, indiquant une
affirmation et marquant un fait precis, veut I'indicatif. Ex. :

1*^ avec le subjonctif:

Quelque puissant que soit un

homme, ilest sous la main
de Dieu.

Quelque eloquent qne soit

un orateur, il n'est ecoute

que s'il est estim6.

)

2° avec I'indicatif:

Tout puissant qu'es^ un roi,

il est sous la main de

Dieu.

Tout eloquent qu'^s^ cet ora-

teur, il n'est pas ecoute

parce qu'il n'est pas es-

time. (Si Ton disait : Quel-

que eloquent que soit cet

orateu7\„ on insinuerait

un doute sur la yaleur

m^QQC de son eloquence.

§ 295. Remarque IY. — On met tantot Tindicatif,

tantot le subjonctif avec les conjonctions suivantes :

de maniere que, en sorte que, si ce nest que,
de sorte que, jusqu'^ ce. que, tellement que.

1° On met I'indicatif pour indiquer quelque chose de

positif ou un fait accompli. Ex. : il a fait en sorte (ju'on

a etc content de lui. « Le sang enivre le soldat, jus-

quia ce que ce grand prince, qui ne put voir egorger
ces lions comme de timides brebis, calma les courages
emus... )) (bossuet.)

2° On met le subjonctif pour exprimer quelque doute ;

et il y a presque toujours doute, s'il s'agit d'un fait a

Tenir. Ex, : faites en sorte qvJon soit content de vous ;

pers6v6rez jusqua ce que vous ayez reussi.

On met encore le subjonctif apres la locution ce nest

pas que, parce qu'elle indique un doute. Ex. : ce n'est pas

que je veuille vous faire des reproches.
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Eemarque V. — C'est pour les m^mes raisons que Ton
met ttintot le subjonctif, taritot I'indicatif avec I'adjectif

conjonctif tel que. Ex :

ayez une conduite telle

qu'on vous ajoplaudisse (fait

a venir, incertain);

sa conduite a ete telle que
tout le monde Va applaudi

(affirmation d'un fait).

Remarque VI. — Dans certaines propositions subor-

donnees, ou le verbe indique une cause, ce yerbe pent etre

uni k la phrase principale par la conjonction que ou la

conjonction de ce que. Apres que^ le verbe de la proposi-
tion subordonnee se met au subjonctif, parce qu'il y a dans

Tesprit une idee de doute, ou du moins parce qu'on
enonce un avis sur un fait plutot qu'on ne Faffirme ; apres
de ce que, le verbe se met a Pindicatif, parce que cette

tournure marque I'affirmation positive d'un fait. Ex, : -

il se plaint de ce quon Va

insulte ;

je suis heureux de ce quil
a reussi.

11 se plaint quon Vait in-

sulte ;

je suis heureux qu'il ait

reussi ;

§ 296. Remarque VII. — Le subjonctifse met apres les

pronoms et adverbes conjonctife comme apr^s les conjonc-
tions, quandla phrase exprime un doute, une crainte, un

souhait, une tendance vers un but. Ex,: indiquez-moi im
endroit ou je pmsse me reposer (si Ton voulait parler
d'une maniere affirmative, on dirait : je connais un en-

droit ou je puis me reposer). cc Content de remarquer des

actions de vertu dont les sages auditeurs pmssent pro-
fiter... » (BOSSUET.)
Pour la m6me raison, la negation et Tinterrogation en-

trainent ordinairement le subjonctif apres les pronoms
conjonctifs. Ex, : « Le public n'est pas un juge qu'on

puisse corrompre. y> (boileau.) « S'il y a pen d'ora-

teurs, y a-t-il bien des gens qui puissefit les entendre? »

(I<A bruyere.)

[ OmaiNES LATIN155. — C'est la oonstruction latine de qui avec
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le subjonctif, ^quivalant a lit is. Ex.; RancB regem peUere,.,^

Qui cUssolutos mores vi compesceret. (phedre.) Les grenouilles

demanderent un roi qui reprimdt par la force le desordre des

moeurs.]

§ 297. Remarque VIII. — Apres les superlatifs sui^is

de qui efc les locutions le seul qui^ le premier qui, le dernier

qui^ on met le subjonctif si Ton enonce un simple juge-
ment soumis a doute ou a contestation, Tindicatif, si Ton

enonce un fait positif et formel. Eji}, :

V Indicatif :

C'est peut-6tre la seule

chose que Vargent seul ne

peut pas faire. »

(MONTESQUIEU.)

2° Subjonctif :

« Trajan, le prince le plus

accompli dont VMstoire ait

jamais parle. »

(MONTESQUIEU.)

§ 298. Remarque IX.— Le subjonctif s'emploie mems
dans quelques propositions principals.

1** On le trouve ayec que, dans les prieres ou dans les

exclamations (il ne s'emploie, au premier cas, qu'a la 8^ per-

Bonne du singulier). Ex, : que votre Yolonte soit faite.

Moi, que fose opprimer et noircir I'innocence 1 (ra.cine.)

2*^ II s'emploie sans que, dans les formules de souhait,

d'impr^cation, de concession, d'indignation. Ex. : Fasse

le ciel, Dieu veuille que».. Puisse ce Yoeu s'accomplir!

A Dieu 716 plaise que... Dieu soit louel Dieu vous garde!

Qui m'aime me suive, Comprenne qui pourra. Vaille que

vaille, Le C7'oie qui voudra. Advienne que pourra*

« Le ciel en soit benil » (racine.)

« Perisse le Troyen auteur de nos alarmes ! » (Id.)

Quiconque est loup agisse en loup. (la Fontaine.)

Pour toutes ces phrases, on peut, il est vrai, supposed
une proposition principale sous-entendue, k laquelle

celles-ci seraient subordonnees : je demande que,,, je de-

sire que... etc. Quoil vous supposez que fose '»oircir Vinno-

cence, etc. Non-seulement il n'est pas ne* e^s^aire i^^ '^ous-
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entendre nne autre proposition principale; nmis cela n'esfc

meme pas tonjours possible.

Ainsi le verbe savoir se met au subjonctif dans les locu-

tions suivantes, qui forment incontestablement des pro-

positions principales : je ne sache pas que,,., je ne sache

personne ou rien qui,,. Dans ces locutions, le subjonctif est

employe pour exprimer la pensee d'une maniere moins

affirmative que Tindicatif : je ne saispas, Du reste, cette

locution n'est usitee qu'a la premiere personne du singulier.

Le subjonctif du yerbe savoir s'emploie aussi avec que,

apres une negation, et marque la meme nuance d'enon-

ciatioii attenuee. Ex, :

11 n'est point de destin plus cruel, que je sache. (moliere.)

cc Aucun voyageur, que je sache, n'en a fait mention, »

(j.-J. ROUSSEAU.)

[* Origines latines et Histoire. — Cette construction di-

recte du subjonctif, sans la conjonction que, est un souvenir
du latin. Ex. : Sextius non venit, quod sciam. (ciceron.) Elle

est fort commune aux xvi® et xvii® siecles ;

Les cieux de leur faveur ne vous soient point avares! (eonsaed.)

cc Son exercitation suive Vusage ; qu'il puisse faire toutes

choses, et n'aime a faire que les bonnes. » (montaigne.)

Les dieux daignent surtout prendre soin de vos jours ! (raCINe.)

Qui voudra mordre y morde. (Id.)]

II. Imperatif,

§ 299. L'imp^ratif n'est usite qu'a deux temps, au pre-
sent et au parfait indefini, et k trois personnes (la 2^ du

singulier et du pluriel, la l'^^ du pluriel). Ex. : finis, finis-
sez ceci ; ayons fini quand il reviendra.

Eemarque I. — Dans les monologues, celui qui parle

peut employer soit la 2^ personne du singulier, soit la

l"*^ du pluriel. Fx, :

RentrQ en toi-m6me, Octave, et cesse de te plaindre. (corneille.)

Soyons indigne scour d'un si genereux frere. (Id.)

Remaeque II. — L'imperatif s'emploie quelquefois
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ponr indiquer, con uii commandement, mais une supposi-
tion. Ex. :

Prenez femme, abbaye, emploi, gouvernement :

Les gens en parleront, n*en doutez nullement. (la FONTAINE.)

III. ConditionneL

§ 300. — Le conditionnel accompagne en general ou

suppose quelque condition exprimee ou sous-entendue.

II se m6t d'ordinaire avant ou apres une incidente formee

par un s?' conditionnel. Ex. : si je pouvais, jurats; firais,
si je pouvais; je voud7'ais etre ecoute; je ne saurais nier.

La pensee complete serait, pour ces deux dernieres

phrases ije voudrais, sije le pouvais.,, je ne saurais, quand
je le voudrais,.^ II y a du reste lieu de remarquer que/e
7ie saurais est synonyme de/e ne puis^ et que ces tournures :

je voudrais,je ne saurais, sont des enonciations attenuees

de I'idee exprimee par le verbe.

§ 301. — Le conditionnel s'emploie encore, comme le

subjonctif accompagne de que (§ 298), dans certaines

phrases exclamatives exprimant I'etonnement, Tindigna-
tion. i^'ci*. ;

Moi,ye m^irftterais a de vaines menaces! (racine.)

(( Eh quoi ! Seigneur, il y aurait done de la gloire a servir

les rois de la terre, et ce serait bassesse et lachete de vous etre

fidele! » (massiixon.)

§ 302. Dans certaines propositions indiquant une sup-

position, on met, comme dans la conjugaison interrogative,

le sujet apres le verbe. Fx, : cela serait-il ou fut-il vrai, ce

n'est pas bon a dire; devrais-je ou dusse-je mourir, je par-

tirai.

Eemarque.— Dans ce^ propositions, qu'on pent appeler

suppositives, on se sert de I'imparfait du subjonctif, sans

que; mais cette tournure ne convient qu'au style soutenu.

Ex. : fusse-je, eusse-je, dusse-je^ vint-il, fallut-il. On difc

couRS supjratEUB, 23
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plus ordinairement, en se Bervant du conditionnel J quand

je serais f qucmdfaurais, quand je devraiSy etc.

But le ciel egaler le supplice a Toffense. (COBNEILLE.)

Keut-i\ que d'un moment recuU sa defaite,
Rome eut ete du moins un pen plus tard sujette. (CORNEILLE.)

(( Fwssiez-vous au fond des abiiaes^ la main de Jupiter pour-
rait vous en tirer. )) (fenelon.)

[* HiSTOiRE. — L'imparfait du subjonctif, ainsi construit

sans que^ et precedant son sujet, est en realite line seconde
forme de conditionnel. Nous n'avons aujourd'hui de seconde
forme du conditionnel que pour le parfait indefini {I'evsse aime),

Jusqu'au milieu du xvii^ siecle, il y en avait une seconde aussi

pour le present, comme en latin (facerem, deberem). Ex. :

« Mon pere et ma mere me cuiderent marier a lui
;
mais ja-

mais je ne le fisse, » (Les quinze joies de manage.)
Si j'eusse aide, je vous Uasse. {Farce de Patelin.)

Si je trouvasse un bon sergent, te fisse prendre. {Ibid.)

Bien eust le ccEur rempli d'inimitie,
Si ma douieur ne Teust meu a pitie, (C. MABOT.)

Un mot seul, un souhait dut Tavoir emporte. (corneille.)
Mais puisque son dedain, au lieu de te gu^rir,
Eanime ton amour, qu'il dut faire mourir... {Id.)

Et toutes vous dusstez prendre en un jeu si doux,
CJomme meme plafsir, m^me int^ret que vous. {Id.)

Vous diissiez avoir honte... (boisrobert.)]

§ 303. Le conditionnel s'emploie surtout dans les pro-

positions principales ; mais il pent aussi se mettre dans les

propositions subardonnees, surtout apres les yerbes indi-

quant supposition. Fx, : on dit que les chases se seraient

passees ainsi. D'autres pretendent qu'elles se seraientpassees
tout autrement.

Lequel Hierome, apres plijsieurs rebellions,
Aurait atteint, frappe, moi sergent a la joue. (racine.)

[* HlSTOlRE ET ORIGINES LATINES. — Au XVII® siecle, Un
conditionnel pouvait dependre d\m autre conditionnel. Ex.:

« J^aurais aseez d'adresse pour faire accroire a votre p^re que
ce serait une pers«nne riche, qu^'elle seimt eperdiiment amou-
reuse de lui, et souhaiterait de se voir sa femrae. » (moliere.)
<( Je dirais hautement que tu en aurais menti. » {Id.) cc Je

croirais que la conqu^te d'un tel coeur ne serait pas une vie-
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toire ad^daigner. » {Id.) c< Je dirais que ce serait quelque petit
frere qu'elle m'aurait donne depuis le trepas de mon pere. »

{Id,) <( Taurais dit que c'eiit ^te quelque impie qui aurait fait

cette peinture. (pascal.) Aujourd'hui, a la place de tous ees con-

ditionnels, ou mettrait I'indicatif present, dans les propositions
Bubordonnees.

Le conditionnel, qui representee en fran9ais, Pimparf^it du

Bubjonctif latin, se mettait souvent aussi, au xvii^ i^iecle, dans
des contetructions ou se serait mis cet imparfait. Ex. ; « Je ne
vous ecrivais point, attendant que ce messager partirait, y>

(malherbe.) <( Vous ne nous etonneriez pas que la diversite de
lieux ne vous mirait de rien servi. » (Id,) cc S'il s'en trouvait

qui crussent que jaurais blesse la charite que je vous dois. »

(pascal.) « II attendait a se rejouir qiiand il verrait les mceurs

corrigees. » (bossuet.)
On trouve m^me, au xvii^ si^tjle, le conditionnel avec quoique,

qui est aujourd'huitoujours suivi du subjonctif (§294) : (.cQuoique

quelques-uns seraient d'avi«.., » (vaugelas.) « Quoiqu'il n'y
aurait rien desurpren ant...)) (bossuet.)

—
Voy. §312, Hist. Ill,

pour le conditionnel avec
si.]

5* CORRE>SPOI!TDAN"CE E¥TRE LES TEMPS ET LES MODES.

§ 304. Dans \q% propositions subordo?inees, les verbesqid

dependent les uns des autres sont assujettis a une certaine

correspondance, etablk par la logique ou par Fusage, entre

leurs temps et leurs modes. O'est le verbe de la proposi-
tion principale qui determine le temps des au^tres.

I. Correspondance des temps de Vindicatif.

§ 305. La yariete des combinaisons qu'admet la corres-

pondance des temps de I'indicatif entre eux est trop grande

pour pouvoir etre indiqu^e d'une manifere precise. Ces

combinaisons dependent des id^es accessoires d'anteriorite^

de posteriorite, de simultan^ite, qui modifient les idees

generates du present, du pass6 et du futur. On se bornera,
eur ce sujet, aux remarques principales :

Lorsqu'un des verbes enonciatifs dire^ croire, affirmer, ..^

^uiyi de la conjonction que et d'un autre verbe, se trouve

k un des temps du passe, deux cas se presentent :

1^ Quand le second yerbe exprime une action egalement



346 aRAMMAIRE FRANgAISE,

passee et qui se rapporte au m^me temps que J'action ex-

primee parle premier, on metce second verbe a Vimparfait
ou au plus-que-parfait. Ex, :

on m'affirmaifc

J ^^^ ^^^^ travailliez, .

onmahirma f
axx^yous vous etiez enfermi

onmaaffii-me
pour trayailler;onm ayaitairirme

J

2"* Quand le second verbe exprime nne chose egale-

ment vraie dans tons les temps, ou bien une action pre-

sente, on met le second verbe au present. Ex. :

^.H^^"^^^^ J que Dieu voit tout, entend tout;
]
afnrmai

(

., . en > \ Q^B conteniement passe nchesse.
]
avals amrme

)

^ -^

§ 306. Eemarque. — Cette regie, toutefois, n'est pas

absolue; et souvent le verbe de la proposition subor-

doimee pent se mettre a nn temps passe, comme celui de

la proposition priacipale. Ex,:

(( Antonin avait appris a son fils Marc-Aurele qu'il valaif

mieux saiiver un seul citoyen que de defaire mille ennemis. y>

(dossuet.) « Je t'ai deja dit que fetais gentilhomme. » (la Fon-

taine.) cc J'ai trouve que la liberte valait encore mieux que la

sante. "» (voltaire.)

Ce n'est pas seulement par une sorte d^attraction qu'on

pent mettre ainsi le second verbe a I'imparfait, quand le

premier est a un des temps du passe : c'est aussi lorsque,
au lieu de considerer I'id^e exprimee par le second verbe

dans ce qn'elle a de general, on vent indiquer ce qui a ete

dit, pense ou senti a un certain moment. Ainsi, pour ne

prendre que le dernier des exemples cites plus haut, il estvrai

de tout temps que la liberte vaut mieux que la sante ;mdd8,
en exprimant cette idee, Voltaire n'a pas pretendu emettre

un axiome, qui n'aurait rien que de baaal, mais indiquer
un sentiment qu'il a eprouve k tel moment de sa vie.
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II. Correspondance des temps du subjoncHf avec

ceux de Vindicatif,

§ 307. Pour la correspondance des temps du subjonctit
avec ceux de rindicatif, les regies generales sont les sui-

vantes :

V Si le premier verbe est an present ou au futur, le se-

cond se met au present du subjonctif. Ex. : je veux, je
voudrai; (quB,nd) j'aurai voulu qu'il obeisse,

Cependant, lorsque Taction du second verbe est consi-

d^ree comme passee relativement a celle du premier,
le second verbe doit se mettre au pasg«, bien que le pre-
mier soit au present ou au futur. Ex. : je ne pense pas

quil ait obei sans y avoir ete contraint ; quand je voudrai

qiiil ait obei^ il aura obei \je desire quil soit arrive heureu-

sement;^^ crains quilne soit parti; j'attends qu'il aitfini,

2° Si le premier verbe est a un des temps du pass^ ou

bien au conditionnel (mode qui est assimile au temps passe),

le second se met a I'imparfait du subjonctif; il se met au

plus-que-parfait du subjonctif quand Taction du second

verbe a du prec^der celle du premier. Ex, :

_ . \ je voulais
]e voulais

-^ ^^^^^^

^youlm l^aivoulu I qu'il
\
at voutu \qail , j\-> 7^^

!, . , >^, ,.. (quand) 1 eus voulu) eut
yavais voutu lobeit: •> ^- / I /.-•
1 7 . I yavais voulu \ obei,
le voudrats \

"
• ^ •

i, .
-, \ le voudrais

raurats voulu -I, . ,
•'

/ 3 aurais voulu

§ 308. Eemarque I. — Dans les propositions subordon-

nees qui demandent un subjonctif et qui dependent d*une

proposition principale dont le verbe est au present, on met

le subjonctif present :

1° Pour le temps correspondant de Tindicatif. Fx, : je

ne crois pas que ce soit lui (est-ce liii? Je ne le crois paa);

2® Pour le futur. Fx, : je ne crois pas qu'il sorte {sor^

(ira-t-il? Je ne le crois pas). Croyez-vous qu'il vienne?



348 GRAMMAIRE FRANfAISB.

§ 309. Remarque II. — Le present du subjonctif peut
se mettre apres un des temps du pass6, s'il s'agit d'expri-

mer dans la proposition subordonnee une pensee gen^-

rale ouenvisagee independamment de toute idee de temps.

( Voy. § 305, 2^). Ex, : « Je n'ai employe aucune fiction

qui ne soit une ifimge sensible de la verite. » (yoltaire.)

§ 310. Remarque III. •—
Apres un verbe au futur, on

peut mettre au pass§ le verbe de la proposition subor-

donnee, si Ton veutindiquer, en meme temps qu'une idee

de futur, une idee de passe. Ex. :

/ ^^ji\^'^ ^j • "( qu'il^//^e^e, il aura cede...
(quand) je voudrai

)

^ '

§ 311. Remarque IV. — Dans la correspondance des

temps passes, on met i

1° li'imparfait du subjonctif, si Taction exprimee par
le second verbe est passee, prcsente ou future. Ex.:^
s^en est fallu de pen que je partisse (action passee) ; voiis

avez voulu queje fusse pi^es de vous (action presente) ; je
desirais que Von travaiUat davantage (action future) ;

2"^ l^Q plus-que-ijarfait &\x subjonctif, seulement si Tac-

tion est passee par rapport a Taction du verbe principal,

deja passee elle-meme. Ex,: je ne savais pas que vous

eussiez ete troynpe-

§ 312. Remai :^'" V. — Le conditionnel est un mode,
et non un temps ; mais il a une grande parente avec le

fatur et avec Timparfait : il se forme comme le futur

(Voy. § 110), il a les desinences de Timparfait (Voy.§ 115),
et il emprunte au plus-que-parfait du subjonctif sa se*

conde forme : femse aime (synonyme de faurais aime),

V Le conditionnel se met pour le fuifur dans les propo-
sitions subordonnees, quand le verbe de la proposition

principale est a un des temps du passe, et quand il y a

quelque doute dans Tesprit. Ex.:



je voulais voir

j*ai voulu voir

j'avais vonlu voir

sHl vien-

drait.
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Si le verbe de la proposition

principale ^tait au present,
celui de la proposition subor-

donnee serait au futur. Ex,:

je veux voir s'ilviendm.

je croyais gtc'il viendrait je crois qu'il viendra.

On m'a fait esperer qu'il viendrait, (Si Ton ne vent pas

exprimer de doute, on met le futur. Ux, : ces enfants out

promis qu'ils travailleront desormais.)

2° Si le verbe de la proposition subordonnfie doit ^tre

au conditionne], d'apres la r^gle precedente, et que la pro-

position principale soit interrogative on negative et rat-

tach^e par que a la principale, le co7iditionnel est remplac6

par Yiynparfait. ou le 'phis-que-^parfait du subjonctif. Ex. :

je ne croyais pas \ >•/-.„• i.A. ^^
.

'^ ^
I quit Vint SI tot?

croyiez-vous \ ^„,.i ^a, ..a.o/ ( quil rut venu sitot?
aviez-vous cru )

^

Mais, s'il n'y a ni negation ni interrogation, le condi-

tionnel pent se mettre dans la proposition subordonnee,
m6me apres un verbe a un temps passe. Ex. :

je croyais \

je crus
I qiiHl viendrait,

j'avais cru ;

Z"^ Apr^s la conjonction 5/, Timparfait de I'indicatif se

met a la place du conditionnel present en correspondance
avec un autre conditionnel, excepte quand la conjonction si

marque une interrogation indirecte (commeau§312,10).De
plus, laseconde forme du conditionnel parfait pent semettre

apres s^, en correspondance avec un autre conditionnel.

V Si avec rimparfait :

(( La teYveyStelle e fait hien

cultiv^e, nourrirait cent fois

plus d'hommes qu'elle n'en

nourrit. ))(fenelon.) C-d-d.

h la condition qa'eUe serait

bien cultivee.

2° Si avec la 2"^ fm^me du con--

ditionnel parfait :

cc II aurait manque quel-

que chose k sa gloire, si,

trouvant partout des admi-

rateurs, il n'ent fait quelques
envieux. » (flechier.)
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[* HiSTOiRE. — La concordance des temps et des modes est

Tin des points de la Syntaxe fran9aise qui se sont fixes le plus'

tard, et les regies aujourd'hui en vigueur n'ont guere ete bien

etablies qu'a la fin duxviii® et au commencement du xix® siecle.

On trouve, chez les meilleurs auteurs duxvii® siecle, des construc-

tions qui nous paraissent irregulieres aujourd'hui.

I. Ces irregularites portent surtout sur la correlation, ju^-ee

aujourd'hui necessaire (sauf la reserve de la Kem. Ill), entre

I'imparfait du subjonctif et I'indicatif d'un des temps du passe.
Ex, : c( II a fallit qu'il se soit obUge a eux. » (malherbe.)

Mais ce n'est que I'effet d'une sage condiiite,

Dont Cesar a voidu que vous soyez instruite. (racine.)

J'ai dit qu'on Vavertisse.
'

(Id.)

. . . N'avez-vous pas
Ordonnd^ d^s tantot, qu'on observe ses pas ? (Id.)

« L'oracle a commande que la mort de Laius soit expiee. » (Id.

II. Des singularites se presentent aussi quelquefois dans la

correlation des temps entre eux. Ex, :

Alcippe soupirait pret a s'^vanouir ;

On Vaurait consoU : mais il ferme I'oreille. (malherbe.)

... Si leur courage, a leur fortune joint,
Avait assujetti I'un et I'aatre hemisphere,
Votre gloire est si grande en la bouche de toug,

Que toujours oti dira qu'il s ne pouvaieni moins faire. (Id.)

« Quand vous mourrez, vous avez eu le temps que vous de-

viez avoir. y> (malherbe.) « De quoi nous avons d'autant plus
de besoin que nous aurons 6te plus noyes dans les delices. » (II.)
(( Vous penseriez vous faire tort, si vous les aviez comptes pour
un bienfait. y) (Id.)

J'alldts bdtir un temple ^ternel en duree,
Si la deioyaut6 ne Vavait abattu , (Id.)

III. La concordance des temps et des modes s'entendait du
reste au xvii® siecle autrement qu'aujourd'hui ; ce n'etait pas
I'imparfait du subjonctif qui etait mis en correlatioQ avec tons

les temps du passe ;
on mettait le subjonctif du parfait indefini

ou du plus-que-parfait avec I'indicatif des memes temps. Ex. :

_ *

« EUe n'a jamais voulu quHl ait ete saigne. » (sevign^.) « Le
roi n'a pas voulu que la reine soit allee a Poissy. 5) (Jd,) cc II a

fallu pourtant quHl soit revenu au quinquina. y> [Id.) « lis n'oni

pas voulu que nous soyons partis plust6t. -b (Id.) « Si Babylone
eiit pu croire qu'elle eiit iti perissable comme toutes les choses

humaines... » (bossuet.)
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Quelquefois le second verbe est mis au passe, bien que lo

premier soit au present ;
mais c'est parce que ce present re-

presente un passe (§ 584). Voici plusieurs exemples tires des

oeuvres en prose de Kacine : « Brute suit le parti de Pompee,
quoiquHl eut fait mourir son pere... Ulysse est recii en roi, sans

qiion le connut... II goiiverne adroitement le timon, sans souf-

frir que le sommeil lui fermdt les yeux... Sa mere lui donne de

i'huile afin quHl se frottdt. i>

Tandis que nous mettons aujourd'hui I'imparfait de Tindica-

tif apres la conjonction sz, en correspondsknce avec un condi-

tionnel (§ 312, 30), on mettait au xvii® siecle avec si le condi-

tionnel, qui marquait mieux I'idee de supposition, et qui etait

un souvenir de I'imparfait du subjonctif latin. Ex. : cc Je meure,

sijesaurais vous dire! » (malherbe.) cc Pour moi.faurais toutes

les hontes du monde, s'il fall ait me demander si faurais vu

quelque chose de nouveau que je n'aurais pas ^u. » (moliere.)
« J'ai a vous dire que, si voii'i auriez de la repugnance a me
voir votre belle-m>ere, je n'en aurais pas moins a vous voir

men beau-fils. )> (moliere.)

Si ta haine m'envie un supplice trop doux,
Ou si d'un sang trop vil ta main serait trample,
Au d^faut de ton bras, prete-moi ton ep63*i (racine.)

IV. La particularite la plus remarquable qu'offre la syntaxe
du XVII® siecle pour la concordance des temps et des modes,
c'est que Pimparfait du subjonctif se met souvent, avec le

sens du conditionnel, dans la proposition subordonnee, non-

seulement quand le verbe de la proposition principale est a

Pimparfait, mais meme quand il esi. au present ou au futur.

On n'est pas surpris de lire dans M™® de Sevigne : « Je pen-
sais qn' elle vint seule. » C'est la regie qui vient d'etre

enoncee (§ 312, 2°). Mais la construction de I'imparfait du sub-

jonctif en correlatif-n avec le present et le futur, aujourd'hui
hers d'usage, etait frequente au xvii^ siecle. L'imparFait du

subjonctif vient ici de ce qu'il y a dans la phrase une idee de

conditionnel : cette idee se degage nettement de cet imparfait
du subjonctif, si Ton retourne la phrase, et que le verbe de la

proposition subordonnee soit mis dans une proposition princi-

pale. Ainsi s'explique un vers de VAndromaque de Racine

dont la correction a ete fort discutee :

On craint qu'il n'essuydt les larmes de sa mere,

C'est comme s'il y avait : « II essuierait les larmes de sa

mere; c'est ce que Ton craint. d Cette construction n'est pas,
comme on I'a cru, une hardiesse poetique ;

car on la retrouvo

COURS SUPERIEUR. * 23.
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absolument semblable I*' dans une lettre de M°^® de Sevigfie :

cc J'ecrirais a Feveqae d'Autun
;
mais je crains quHl ne me remit

a son retour. y> [Lexique de Sedition de Monmerque dans les

Grands ecrivains de la France^ t. I, p. xxviii) ;
2*^ dans une lettre

de Racine : (( Je ctain» qu'en consideration de M. de Noirmou-
tiers le fermier soit mediocfement charge de tailles, et que
cela ne vint a augmenter si la ferme etait a un autre. (Lexique
de M. Marty-Laveaux, p. xcviii). La difference de temps entre
les deux subjonctifs soit et vi7it, dans cette phrase, montre bien

que, dans la dernieve proposition, il y a une idee du condi-
tionnel. C'est encore avec I'idee du conditionnei que Bacine a
dit dans Athalie :

Abner, quoiqii'o?2 se put assurer sur sa foi,

Ne sail pas m^me encor si nous avons un roi.

On trouve une foute d'exemples analogues dans la prose de
la premiere partie du Xvii® siecle. Ainsi ; « 3^honore trop leg

belles qualites pour souffrir qu'une si frivole calomnie lui

donndt quel que manvaise impression de moi. y> (malherbe.)
a. Je me garderai de me mettre en peine, sinon que I'affaire ou
rhomrne fassent de qltelquo merite extraordinaire qui valut de
me resoudre a courre fortune. » (Id.) (( Vous ne trouverez pas
un homrne seul qui put vivre a porte ouverte. » (Id.) « Encore

que ce fut une cause, ce n'est pas une cause efficiente. » (Id.)
(( Lebonabbe 'ne comprendpas que vous ne dussiez autant aimer
de m'avoir. » (seviONE.) cc Je doiite que la belle amitie qu'elle
a pour moi lui permit de m'en faire confidence, y> {Id.) cc On ne
croit pas que cela dure, a moins que I'aversion ne se change,
ou que le bon succes d'un voyage ne fit clmnger ces cceurs. » [Id,)
c( II me semble qu'z7 n^y a gu^re de gens qui vahissent plus que
nous.)) [Id.) c( Vows etes trop pres du sujet pour que cela put rous
divertir. )) (Id.) cc Si vous croyez que cette inx^ention fut bonne

pourvendre voire terre. )) (Id,)
u Chacun de ceux qui m^'ecrivenfe

Cioyant que I'autre m'eilt envoye la copie de ce bref, il se

trouve que je ne I'ai point eue. )) {Id.) cc"Je ne sais comment vous

pouvez dire que la devise ne fut pas aussi juste pour vous que
pour M"^® la Dauphine. » (M.) « Les Memoires {de Busstj) ne se^

rant pas imprimeSj quoiquHls le meritassent bien raieux que
beaucoup d'autres. y) (Id.) cc Les medecins me defendent Vichy
pour cette annee. Us ne trouvent pas qiie cette dose de chaleur,

sipr^s I'une de rautre,/'?Uune bonne et prudente conduite. )) {Id.)

L'emploi de I'imparfait du subjonctif, dans le sens du con-

ditionnei, etait, du reste, d'antant plus naturel au xvii** siecle

que, comme on I'a deja vu (§ 302, Hist.), ce mode s'etait

longtemps employe comme une Beconde fornie de conditionnei

present, j
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CHAPITRE VL
SUITE DE LA SYNTAXff DU VERBE

OBSERVATIONS SUR L*EMPLOI DES MODES IMPEBSONNELS.

1. Infinitif.

§ 313. L'infinitif peut 6fcre considere comme nom vevlal

et comme mode.

Comme nom verlal, c'est-a-dire employe substantive-

ment, il peufc quelquefois etre precede de I'article, et peut
toujours servir de sujet ou de complement,
Comme mocUy il a des temps, des complements directs

et indirects, et peut former des propositions.

I. Infinitif employe comme sujet et comme complement,

§ 314»Quelques infinitifs en frangais sont de veritables

Bubstantifs, pouvant etre accompagnes d'articles et d'ad-

jectifs, et poavant se mettre au pluriel. Ux. : le lever, le

coucher; le boii^e et le manger ;\q savoir^ le vouloir^ le pou-
voir^\Q])is- alter; avoir le rive agr^able; le savoir-fawe, le

savoir-vivre ; des dejeunersj des diners, des sou^ers, des

devoirs,.

[*HiSTOiRE.
— Ces infinitifs, pris substantivement, sonttous

masculins. C'est un souvenir de Tancienne construction grec-

que de l'infinitif avec I'article neutre
(to 7u(v£'.v. le boire), qui

trabit une origine savante. La langue tend a diminuer le nom-
bre de ces infinitifs pris substantivement, si frequents au
xvii*' siecle (le grand lever, le petit coucher du roi, etc.). On
considere comme une hardiesse le mot de La Fontaine ;

Vendre le dormir
Comme k manger et le boire,

L'orthographe memo a plusieurs fois acheve cette distinction

entre l'infinitif et le substantif. Des le temps de Vaugelas

(1647), on disait im 'precede, au lieu d'un procM&r. Mais, en
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faisant cette Remarque, Je meme grammairien ajoute : « J'aime
mieux un dem^ler que iin demele, parce que c'e&t un iiifinitif

dont nous avons fait un substantif. ))

D'autres fois, par suite du long usage du substantif ou de
la desuetude du verbe, le souvenir de I'ancien infinitif s'est

efface, par exemple pour les noms suivants : des etres, des

vivreSy des souvenirs, desloisirs, des plaisirs.
— Loisir est I'infi-

nitif d'un vieux verbe qui signifiait avoir le temps (du latin

licere) ; plaisir, 1 'infinitif d'un autre verbe qui signifiait plaire
(du latin placers.)]

§ 315.L'infiiiitif peufc servir de sujet aune proposition.
Ex. : mentire^t chose honteuse.

[* HiSTOiRE. — Au xvii^siecle on employait souvent I'infini-

":if comme eujet. M'^^ de Sevigne va jusqu'a le niettre avec
dea substantifs, precede comme eux d'un article au pluriel :

cc Les impatiences de sorlir, les voyages, les ennuis, les ne savoir

plus que dire.,, y> Apres deux infinitifs, elle met le verbe au plu-
riel: « Lire vos lettres et vous ecrire font la premiere affaire de
ma vie. »]

Remarque. — L'infinitif sujet des proposilions imper-
sonnelles est en general accompagne de la preposition de,

Ex.:\\ est utile d'agir ainsi, — Cest pen de promettre, iL

faut tenir. — Cest a lui de parler,
— Le plus stir est de

partt7\

[* HiSTOiRE. — L'emploi de la preposition de avec l'infinitif

Bujet etait encore plus etendu au xvii« siecle. Ex. :

Mais k I'ambition d'opposer la prudence,
Cest aux prelats de cour precher la residence. (BOILEAU.)
Mais, dans une profane et riante peinture,
De n'o^er de la fable employer la figure,
Cest d' an scrupule vain s'alarmer sottement.

(fd.)

§ 316. L'infinitif sert souverit de complement (Voy.
§ 280, Rem. II) ; et 11 a lui-m^me des complements directs
et indirects.

§ 317. — 1° Ilpeut ^tre uni par des prepositions soit a
des substantifs, soit a des adjectifs, soit a des verbes. II

se construit surtout avec les prepositions de, a, pour, sans,
par, apres, et diverses locutions propositi ves compos^es
avec de (Ex. : sous peine de, de peur de, lorn de, etc. ;
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Ex. : rintention c?'ecrire, le plaisir de voyager.
— Jaloux,

avide, capable de reussir. — II fut charge de conduire

rarmee; accuse de conspirer.

J'aime a lui voir verser des pleurs pour un affront. (boileAU.)

II pent aussi se construire avec la preposition entre:

(( II n'y eut presque point d'intervalle chez eux entre com-

mander et servir, » (montesquieu.)

[* OuiGJNES LATiNES ET HiSTOiRE. — La langue latine n'em-

ployait I'infinitif que comme complement direct [amat lud^re),
Mais leB gerondifs, qui ne sont en realite que des cas de Tinfinitif,

y suppleaient pour le genitif ,
le datif et I'accusatif avec ad. Le

fran9ais se servit d'abord de I'infinitif autant que les Latins de
I'infinitif et des gerondifs. Mais, a mesure que la langue fran-

^aise s'eloignade ses origines, I'infinitif s'employa plus comme
•tnode et moins comme nom verbal. Aussi trouve-t-on au xvii® sie-

cleplusieurs emploisde Finfinitif avec des prepositions, lesquels
ne seraient pas acceptes aujourd hui et seraiont remplaces en

general par des verbes a mode personnel precedes d'une con-

jonction. Ex. :

Ma gu^rison depend de parler a Melite. (corneille.)

H vit qne son saint

D^pendatt de lidplaire, et bientot il lui plut. (racine.)

Notre salut depend de tout p'Mcipiier. (quinault.)

« II repouasa Tinjure par lui dire. y> (siSvign^.) cc Les condi-

tions ont roule sur dire, d {Id.) cc JusqiCd avoir trouve. y> (Id.)

C( Tout devient, avec le temps, au-dessous de ses soihs, comme
il est au-dessus de vouloir se soutenir par le moindre des talents

qui ont commence a le faire valoir. y> (la bruyere.) cc On s'est

trouv^ exempt de charger cet ouvrage de longues et curieuses

observations, » (I/.) c( II a commence par dire de soi-meme :un
homme de ma sorte; il passe a dire : un homme de maqualite. ))

(Id,) (( Mettre les gens a voir leurs interets. » (Id.) « Vous le

serez (rare) davantage par cette conduite que par ne pas voiis

laisser voir. )) (Id.) cc Quelques-uns, par intemperance de savoir,
et par nepouvoir renoncer a aucune sorte de connaissance, les

embrapsent tontes et n'en pcssedent aucune. d (Id.) cc II exige
d'abord de petites chose*?, qui ne Texcluent pas d'^en demander-
de grandee. 3) (Id.) « L'admiration ou ils sont d'eux-memes et

de se voir si eminenis. » (Id.) (( A force de (/ow^ et de connaitre
les bienseances. » (Id.)

Cest surtout lorsque le verbe ne se rapporte pas au sujet
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de la phrase qr.e Tinfinitif employe avec un'e preposition serait

aujourd'hui remplace par im mode personnel avec une con-

jonction, par exetnple dans les phrases suivantes :

tt Elle me touche assez pour m'en charger moi-meme »

(c'est-a-dire pour que jenCen charge), (moliere.) « Bien loin d'en

repondre (c'est-a-dire bien loin qu'ils en ripondent) devant Dieu,
il semble qu'il leur ait reserve ce dernier et iiifaillible moyen.))
(la bruyere.)]

Remarque I. — L'infinitif, constnlit avec une prepo-
sition et formant une proposition subordonnee, se rapporte
en general au sujet. Ex. : L'homme est creej^oz^r tra-

vcdller, cc 11 eut voulu attaquer sans nuire, se defendre

sa7is offenser. » (flechier.)

Remarque IL — L'infinitif pent aussi se rapporter a

tin des complements (direct ou indirect). Ex,: on lui a

donne Tordre de partir, a Dieu fait ces dons a certaines

ames qiiil a creees pour eire maitresses des autres. d (fle-

chier.) (( Tout ce que je lisais sur la religion me touchaii

jusqu'a repandre des larmes, » (bossuet.)

Remarque III. — II ne faut pas qu'il y ait equivoque,
c'est-.^-dire doute sur la relation de Tinfinitif avec le sujet

ou avec un des complements. La relation avec le sujet

prime tonte autre. Ainsi. dans cette phrase : « /e les ai vus

avant de partir », ces mots : avant de partir^ ne peuvent se

rapporter qu'au sujet. Si Ton vent i;)arler du depart de

ceux qui ont ete vus, il faut dire aujourd'hui : cc je les ai vus

avant qii'iispartissent, »

[* HisToiRE. —' Les ecrivains du xvii® siecle ne faisaient ja-
mais difficulte d'user de Finfinitif . C'est parce qu'il n'y a null©

equivoque dans la pensee que Racine a pu dire ;

Est-ce pour obeir qu'eUe Fa courohne?

Je ne Fy conduisais que pour ^tre immoUe.

c Le public m'a ete trop favorable pour m'emharrasser du

chAgrin particuHer de deux ou trois personnes. »

C'est-a-dire '.pour qu'il obcit; pour qu'elle fiit immoUe; pour
queje m'embarrassasse,. etc, De mCmo; « Je trouve leur attention
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fort bonne de voidoir. y> (Id.) « Le prince d'Orange exigea.,. de

chasser ce docteur. » {Id,) O'est-a-dire que Von chassdt,

Et, sans le prevenir^ il faut, pour lui parler,
Qa'il me cherche, ou du moins qu'il me fasse appeler* {Id,)

J'en verse, et plCit k Dieu qu'd force d'en vei^ser,

Ce cceur trop endurci se put enfin pcrcer. (COBNEILLE.)

Je tremble qu'Athalie, a ne vous rien cache?',

Vous-meme, de ces lieux, yous faisant arracher... (RACINE.)
Helaa ! Loin de vouloir 6viter sa colere,
La plus soudaine mort me sera la plus chere. {Id.)

Bossuet : « On tuait leurs esclaves et leurs femmei3, vour les

alle?^ servir dans 1 'autre monde. » — cc II Jeur rendra Tintelli-

gence des propheties, pour passer successivement et de main
en main dans toute la posterite. w]

Remarque IV. — Quelquefois rinfinitif ne se rapporte
a aucun mot exprime dans la phrase ; mais il faut que Tes-

prit puisse aisement saisir le rapport avec quelque mot

sous-entendu, qui soifc le sujet du yerbe a rinfinitif. C'est

tantdt un pronom personnel, tantot un pronom indefini*

Fx. ; Dieu nous a crees pour travailler (c'esfc-a-dire pour

que nous travaillions) .

Peut-etre assez d'honneurs environhaieiit ma vie

Four ne pas souhaiter qu'elle me fut ravie; (racine.)

c'est-a-dire j^our que je ne soiihaitasse pas,

Le theatre, fertile en censeurs pointilleu:^,

Chez nous, }wur seproduire^ ept un champ perilleux; (boileau.)

e'est-a-diiejt?£?w7' quon se p?'odmse,

Cela va sans dire (c'est-a-dire qu'on le dise),

J'ai ordonne de faire telle chose (c'est^a-dire qu'o7i fit),

« Le ffoid est agreable pour se chauffer. » (1?ascal.)

Le jeu fut de tout temps permis pour s'afnuser. (boileau.)

(( Toutes les voies furent bonnes pour parvenir d VEmpire. »

(MONTESQUIEU.)

[* HiSTOiRE. — On pent voir une bonne discussion de
Th. Corneille sur ce point de syntaxe, dans notre edition de

Vaugelas, t. I, p. 62.]
*

Remarque V, — Ce dernier emploi de rinfinitif est

surtout frequent avec la preposition a, II equivaut au



358 GHAMMAIRE FHANCAISE.

particlpe present prt^cede de la preposition en, Ex. : A Ten

croire; a dire vrai; a tout prendre; a le bien prendre ; a le

voir, on ne le croirait pas malade.

A vaincre sans peril, on triomphe satis gloire. (corneille.)

[*
HiSTOiRE. — Au xvii« siecle, on employait I'infinilif avec

d, pour diverses conjonctions, par ex. ;

1. parce que, en ce que :

La place m'est henreuse a voits y renconirer, (moliere.)

2. afin que, pour que ;

Mais Dieu, dont il ne faut jamais se defier,

Nous donne cet exemple a vous fortifier, (corneille.)

3. lorsque :

c( G'est a rendre Vesprit qu'on voit ce qu'un homme a dans
le coeur. » (malherbe.)

L'all^gresse du coeur s'augmente a la r4pandre. (moliere.)
* Eemabque YI. — La preposition de, suivie de Tinfi-

nitif, tient souvent lieu d'une proposition subordonnee

completive, commen^ant par nne des conjonctions que^

lorsque, si^ etc. Ex, : Vous etes bien bon de le croire. Je

suis heureux de vou=i entendre. « lis auraient cru se

dishonorer de rire. ^ (racine.)
Je te plains de tomber dans ses mains redontables. [Id.)

Decourages de raettre au jour des malheurenx. (la FONTAfNE.)

*Kemarque VII. — La preposition po\ir, suivie d'un

infiaitif, tient egalement lieu de diverses conjonctions,

mises ea t^te de propositions subordonnees completives,

par exemple :

1. afin que (indiquant Vintention, la destination et quelque-
fois simplement \d>posteriorite). Ex, : On le cherche^o^^r
le mettre en prison. Pour parler 7%et, 11 y en a ici 2^our

contenter tons les gouts. II est venu ce matin, pour re-

partir a midi.

2. pour que (indiquant Is, proportion) :

II est bien grand p^i^r e^re si jeune. Je I'ai assez re-

gard6 poicr en etre sicr.

Ah! je I'ai trop aime pour ne le pafi hair, (racine.)



SYNTAXE DU YERBE. — § 318. 359

S. 'pa7'ce que (indiquant la cause) : II est malade pou?'

avoir trop mang6,
4. quoique:
Pour etreplus qu'un roi, tu te crois quelque chose! (corneille.)

« Es-tu moins esclave,powr etre aime et flatte de ton maitre?)

(pascal.)

5. Enfin, il s'emploie dans nne locution comparative qui

^chappe k une exacte analyse : 3Iourirpour moiirir, mieux
vaut que ce soit en faisant son devoir.

*
Remarque VIII. — La preposition apres s'emploie en

general avec I'infinitif passe (Ex. : opres avoir parU), Elle

ne s'emploie guere avec I'infinitif present que dans les

locutions suivantes. ou I'infinitif est plutot nom verbal quQ
mode : Apres hoire, apres diner ^ apres souper^ apres dejeuner,

*Remaeque IX. — Comma complement de quelques ad-

jectifs, rinfinitif actif s'emploie k titre de nom verdal, et

correspond a un substantif, Fx. : Facile^ lire; admirable

k voir (c'est-a-dire facile a la lecture; admirable^ la vue),

[*Origines LATiNES. — Cette tournure correspond a Fablatif du

supin latin, qui est aussi un nom verbal. Ex, : facile lectu;
mirabile visu.]

*
Remarque X. — M^me avec la preposition de, Tinfi-

nitif pent etre complement direct. Ex, :

Oui, jecrainsleur hymen, et d'etre a Tun des deux, (corneille.)

[

• Grammaire comparative. — Virgile emploie de m^me
I'infinitif comme complement direct :

Discite justitiam moniti, et non temnere divos.]

§ 318. — 2° L'infinitif pent aussi se construire imme-
diatement apres certains verbes. Tels sont les suivants :

affirmer, compter, desirer,

aimer mieux, considerer, devoir,

aller, courir, ecouter,

apercevoir, croire, entendre,

avouer, daigner, envoyer,



360



SYNTAXE DtJ VEKBE. — § 321. o
O61

le rerbe faire ou lui est uni par la preposition de. Ainsi

Ton difc :

Ne faire que...

1° Idee dun acte repeie:
II ne fait qu'entrer et sortir

{c.'d-d, il entre et sort

sans cesse).
2° Idee de restriction :

Je n'ai fait que passer, il n'etait

deja plus.

(RACINE, Esther,)

Ne FAIRE QUE DE...

II ne feit que de sortir {c'ed-

a-dire il vient de sortir).

[*
HiSToiRE. — Au XVII® sie-

cle, le sei*s de cette locution

n'etait pas encore bien etabli.

Bossuet Teniploie comme on
fait aujourd'hui : « ]Soe nefai-
sant que de mouri7\., » Mais il

Temploie a^ssi dans le sens

actuel de ne faire que : cc Ce

sage legislateur ne fait^ par
tant de merveilles, que de con-

duire les enfant s de Dieu dans
le voisinage de leur terre. »]

II. Temps de I'infinitif.

§ 320. — 1. JJinfmitif dit present s^emploie pour le

present, I'imparfait et le futur. Ex.:

II croit \ i qn'il arrive;

II croyaifc | arriver, c-a-d, \ qu'il arrivaifc;

II pense ou il espere ) ( qn*il arrivera.

2. L'infinitif present ne suffit pas toujours pour mar-

quer I'idee du futur : cette idee est plus distinctenient

exprimee par I'addition du verbe devoir^ qui remplit alors

Tofficed'auxiliaire. Ex.: voila ce qae je crois devoir arriver.

3. L'infinitif du parfait indefini a le sens de ce temps et

du plus-que-parfait. Ex, :

II croit ) r„^^-,. i> -^ ^ * ^ ( qu'iirafaifcj
Ti ^ -i. l

1 avoir fait, c-a-d. ]

^
,., ,, .^ I ..

II croyait )

'

( qu il 1 avait fait.

III. Propositions infinitives*

§ 321. Les verbes a Tinfinitif peuvent former de veri-

tables propositions, dites propositions infinitives, Ces pro-
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positions sont, en general, dependantes ou subordonnees;

mais elles peuvent anssi etre independantes :

1^ Propositions infinitives dependantes,

§ 322. Les plus communes, parmi ces propositions, sont

celles ou Tinfinitif tient lieu d'une proposition subordon-

nee commengant par la conjonction que. Dans ces sortes

de propositions, le sujet pent ^tre le m^me que celui de

la proposition principale, ou en etre distinct.

1° M6me siijet. Ex, : il pense partir hientdt (equivalant a

deux propositions : 1. proposition principale : il pense ;— 2. proposition subordonnee : quil partira).

2° Sajets distincts. Ex, : je vois le moment du depart

approcher, (1. proposition principale xje vois;
— 2. propo-

sition subordonnee : que le moment du depart approche,)

[* HiSTOiRE. — La construction de rinfinitif avec un Bujet
distinct de celui de la proposition principale, est aujourd'hui
fort restreinte, et reduite aux propositions infinitives des verbes

voi)\ sentir, entendre^ etc. Au xvi® siecle, au contraire, par sou-

venir de la proposition infinitive latine, cette construction etait

tres-frequente : (c II estimoit estre chose n^oessaire de maintenir
sa ville pure et nette de moeurs et fa9ons de faire estrangeres. »

(amyot.) (( II estimoit ia table estre Vun des principaux moyens
d'engendrer amitie entre les hommes. y> {Li,) « Les cruautes

qu'o/i le dit avoir exercees centre nous. » (montaigne.) « Disant
les causes estre justes.

— Estimant la gloire estre sienne, — II

lui sembloit le roy estre affaibli.
— J'ai connu heaucovp de gens

s'y trouver empeschez. ))(comines.)(( Je la soutiendrai estre telle. »

(marot.) (( Cuides-tu ces ouvrages estre receles es esprits eter-

nels? )) (RABELAIS.)

§ 323. Remarque I. — Quand Tinfinitif a un sujet dis-

tinct de Fautre verbe, ce sujet se met quelquefois, par in-

version, apres le verbe, mais seulement quand le verbe a

rinfinitif est neutre ou employe comme tel. Ex. : j'ai en-

tendu chanter cette personne.
J'ai vu tomber ton temple et perir ta memoire. (voltairi.)

§ 324. Remarque II. — Des propositions infinitivei

de ce genre sont form6es par le verbe faire. Ex. : J'ai fait
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mviiT ces personnes. II a fait fuir Vemiemi, Les personnes

que j 'avals fait entrery il les a fait sortir,

§ 325. Remarque III.— Le pronom que, appartenant
^ une proposition infinitive, complement des verbes qui

signifient joe/iser ou dire (croire, affirmer, etc.), pent etre

sujet ou complement direct de cette proposition. Fx, :

V Que sujet :

Un honneur qu'il croit n'ap-

partenir qu'a lui seul.

Les choses.o'wll aaf-'
rt ' '

1
avoir

firme, avoue, cruJ ..

p •%' I t t \w(A/ lieu

nie, pretendu, vu,

s'est imagine
fa9on.

2° Que complement direct:

Les richesges, que I'avare

croit posseder, le posse-
dent.

§ 326. Eemarque IV.— Apres les verbes croire et dire,

on sous-entend quelquefois I'infinitif du verbe eti^e. Ex, :

Oncroyait ) , . , .
, v a ^^

r\ 1- -i. les ennemis a cmquante lieues de la.
On disait

)

^

§ 327. Remakque V. — Qaelquefois le sujet est omis,
et I'infinitif prend toute sa force de nom verbal : dans des

touruures de ce genre, si Ton veut exprimer Fidee du

sujet, de Vagent, on le met apres le verbe k, Tinfinitif, pre-
cede des prepositions j&ar, de^ a, Cette particularity se ren-

contre avec les verbes ecouter, entendre, ouir, faire, laisser,

regarder, sentir, voir, Ex. :

2^ Inflnitif

{avec les prep, par, de, a).

(( Oq se voit passer sur le corps
par des subalternevs. »

(massillon.)
De ses bras inaocents je me

sentis presser. (racine.)
J'ainie a lui voir verser des

p)leui s pour un affront.

(boileau.)

1° Infinitif

{sans sujet).

J'ai vu demolir cette maison.

J'ai entendu parler de lui.

II se sentit frapper,
Laissez-vous Jlechir,
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§ 328. Remarque VI. — Entre le second genre de

constructions et le participe passe (qui n'est autre que I'in-

finitif passif, moins le Yerheetre), la similitude de sens est

visible. On pent meme, apres le verbe vot7% et qaelquefois

apres le verbe senti9\ employer soit Tinfinitif, soit le par-

ticipe passe. Ex. :

2° Pa)'tmpe passif :

(( On te ve)ra attaqme dans
tes murailles. » (bossuet.)

(( Je me sens confondu par
la grandeur du sujet. » [Id,)

P Infinitifactifou neutre:

J'ai vu favoriser de votre con-

fiance

Othon, Senecion. (racine.)
Se voyant tromper, elle fer-

mait les yeux. (corneille.)

Je sens de jour en jour deperir mon genie, (boiljsau.)

Je sentis tout mon corps et transir et briiler. (racine.)

Sans doute on peut noter une nuance entre ces deux

tournures, et dire que Tinfinitif indique le fait, et le parti-

cipe passe I'etat, le resultat. Mais cette nuance est si legere

que Racine a employe successivement ces deux tournures

dans deux vers qui se suivent ;

Par les traits de Jehu j'a^ vu percer le pere ;

Vous avez vu les fils massacres par la mere.

§ 328 bis,
*
Remaeque VII. — Apres les verbes lame)',

voir, entendre, fatre, etc., rinfinitif se construit :

l^Sans preposition et avecle pronom complement direct,

si c'est un infinitif de verbe intransitif ou employe in-

transitivement ; 2'' avec la preposition a ou un pronom
complement indirect, si c'est un infinitif de verbe tran-

sitif. Ex, :

1* sans preposition :

Je Vai vu tomber; je Vaien-

iendu, faity laisse parler.

Ou lais^eZ'Ynoipdrir, ou lamez-
moi regner^ (CORNEILLE.)

2^ avec preposition:

Je le lui ai vu faire. Des
choses que je lui ai entendu

faire, laisse dire,

Je cede,ct laisse aux dieux op-

primer Vinnocejice. (racine.)

Je te laisse trop voir nos hon-

teuses doul€urs» {Id.)
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[* HiSTOTRE. — Dane le second cas, la preposition d marquo
le complement indirect du v^rbe laisser. Mais, an xvu® fiiecle,

I'infinitif des verbes transitifs, apres ces verbes, surtout apr^s le

verbe laisser, etait souvent suivi de )a preposition a; et cette

construction equivalait au paseif suivi de la preposition par.
Ex, : (c Mes freres, eveillez-vous et ne vous laUsez pas seduire

a Satan. y> (bossuet.) iiSe laisser flatter a une douce esperance, »

{II.) ((Une partiede ces angess^ laissa sMuire a Vamour-propre, y>

(Id.) (( Le peuple se Jaissait conduire a sts magistrats. d (Id.)
« Leur Jugemcnt ne se laisse pas maitriser aux Mnements. y>{Id.)

Et ne vous laissez pas seduire a ms bonUs, (moliere.)

Je me taissai sMuire a cet amiable guide. (RACINE.)

He vous laissez pas prendre k sa feinte douceur, (Id.)

J'aurai fait soufenir un siege aux Augustins, (boileau.)
Verras-tu concerter a ces dmes tragiques

Leurs funestes pratiques ? (malherbe.)

Cette construction est res^tee dans la langue popiilaire. On
dit ; « Laisser manner un habit aux vers, »]

§ 329. Remarque VII. — Les verbes reflechis a Tinfi-

nitif, apr^s le verbe faire, perdent leur pronom complement.
Jja raison en est qu'ils forment avec ce verbe une seule et

meme locution (Voy. § 352, Rem. II), par consequent, un
seul verbe, et que le m^me verbe ne pent avoir deux

complements directs desigfnant un seul et m^me ^tre. Ex. :

Je vous en /era/ souvenir ou repentir; je I'ai fait taire,

Chaque vers qu'il entend le fait extasier, (boileau.)

Chaque mot sur mon front fait dresser mes cheveux. (eacine.)

[* HisTOiRE.
— Telle etait la construction constante chez les

auteurs du xvi" et du xvii^ siecle. Ex,: cc Cette crainte me fai-
soit oppo^nr a ce q <e vout-} avez consenti. » (amYot*) « Cela m*a
fait ebahir. » (malherbe.) « Pour le faire en langueur k jamais
consumer, » (Id.)

Les mauvais traitements qu'il me faut endurer
Pour jamais de la cour me feraient retirer, (MOLlERE.)

On snpprimait aussi le pronom reflechi devant les verbes pre*
cedes d'un autre que faire. Ex, : « Un nourricier prend plaisir
de voir bien porter son nourrisson. » (malhebbe.)

Que toujouxs quelque rent empMe di calm^i (Cp8J^i:i;<LE.)
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Veux-tu que de samortye fecoute vanter? (oobneille.)

Pour moi, je suis d'avis que yous les laissiez battre, {Id.)

Ne YOUS etonnez point, yous Yen verrez dedire, (Id.)

Mais ye sens affaiblir ma force et mes esprits. (racine.)

M. Godefroy {Lexique de Comeilley t. II, p. 186-206) a re-

leve de si nombreux exemples de ces constructions, au XTii® sie-

cle, qu*on pent dire qu'il n'en existait pas d'autre a cette

epoque. Au xviiP siecle, les meilleurs ecrivains ont conserve

cette construction : cc Me sentant affaiblir, je devins plus tran-

quille. )) (J.-J. ROUSSEAU.) « IJn caractere d'equite qu'oii voit

^vanouir dans la discussion. » (Id.)

Ce n'est qua partir des premieres annees du xix® siecle que
s'introduit I'usage, mais non la regie, d^exprimer toujours le

pronom reflechi dans les phrases infinitives. Ex. : cc Newton,
qui tra9a le chemin aux cometes, vit se mouvoir tous les

mondes. » (chateaubriand.)
Le malheur, ce vieillard k la main des^^ch^e,
Yoits'inclijier leur tete aYant qu'il Fait touchee. (A. de musset.)

L'ancien usage n'est du reste pas abandonn^ completement
des ecrivains du xix^ siecle. Ex,:

Le Parnasse fran^ais voyait ternir son lustre. (m.-J.chenier.)
(( Hier je voulais aller voir lever la lune sur I'Adriatique. »

(g. Sand.) (( Civilis fit revolter les Bataves. (chateaubriand.)
Je la voyais pdlir et changer en statue. (lamap.tine.)]

20 Propositions infinitives independantes,

§ 330. L'infinifcif s*emploie d'une maaiere indepen-
dante, c'est-k-dire sans 6tre subordonne a aucun vefbe

exprime anterieurement, dans les propositions interroga-

fives, dans les propositions exclamatives^ dans les propo-
sitions narratives et dans certaines propositions impera-
tives. C'est bien gratuitement que, pour les unes comma

pour les autres, on cherche quelquefois a les faire de-

pendre de verbes sous-entendus.

I. Les propositions interrogatives qui admettent Tinfi-

nitif construit d'une maniere inilependante peuvent etre

dir^ectes ou indirectes :

V Directes. Ex.: que faire? Que devenirl Que re-

pondre ? Comment faire ?

' Pourquoidonc le quitter , pourquoi causer samort?{NOVTk\m,.)
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2« Indirectes. Ex. : je ne mh que faire, que devem'r,

que reponch'ey ou me cacher, « Les sages da monde n'ont

su ni quepenser ni que dire d'une si etrange composition. y>

(bossuet.)
'

.

Quelquefois, dans ces tournures, rinterrogation est tel-

lemeat indirecte qu'elle disparait presque et semble une

locution conjonctive. Ex, : Je n'ai que faire de cela. II a

trouve a qui parler. La terre fournit de quoi nourrir tous

ses habitants.

II. Propositions exclamatives . Ex, :

Eh quoi ! 77i'abandonner ainsi !
— Di7^e que j'ai tant fait

pour kii ! Et il ne me reconnait pas.

Te mesurer a moi ! qui t'a rendu si vaiu? (oorneille.)

« Quoi ! Urer un homme de sa patrie comme le seul homine

qui puisse venger la Grece, et puis Vabandonner dans cette ile

deserte pendant son sommeil ! d (fenelon.)

Hemarque.— Souyent, dans ces sortes de propositions,
le sujet est exprime, et en general ce sujet est un pronom
personnel. Ex. :

(( Agamemnon m'enlever ma gloire! Moi cZemewrer dans un
honteux oubli! je ne puis le souifrir. » (fenelon.)

Moi, regner ! Moi^ ranger un Etat sous ma loi! (racine.)

Lui mourir par tes mains! (voltaire.)

[Origines LATiNES. — Les Latins employaient de meme I'in-

finitif. Ex. :

Mene. incepto desistere victam ! . (virgile.)]

III. Lespropositions narratives a I'infinitif sont toujours

precedees de la conjonction de^ et elles ont toujours leur

sujet exprime. Ex, :

Ainsi dit le renard
;
et flatteiirs d'applaudir, (la Fontaine.)

Grenouilles aussitot de sauter dans les ondes,
Grenouilles de rentrer dans leurs grottes profondes. {Id.)

[Origines latines. — C'est un souvenir '3^ Vlnfinitif de nor-

ration^ si usite en latin.]
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IV.
*

ProposUiom imperatives,
— L'infiDitif est souyenfc

prispour I'imperatif dansla langue administrative et mili-

taire. Ex. : Faire telle chose. Ecrire a M. un tel..., etc.

[Grammaire comparative. — Get emploi derinfinitif est fre-

quent en grec. (Voy. notre (jvammaire grecque, § 212.)]

II. Participe.

1° Du participe en general,

I 331. Le participe %(b &.himg\\.Q ^n participe present,

appele quelquefois pai'ticipe actif, et en 'participe passe,

appele quelquefois participe passif, L'un et I'awtre forment

un genre de proposition qu'on appelle la proposition par-

ticipe,

§332, Eemarqub I. — hei ^^^"oposition participe ^ent

remplir I'office soit de sujet, soit de complement. Eo^. :

rROPOSITOIN PARTICIPE SUJET.

La Thessalie entih'€,ou vaincueou calmde,

Lesbos mime conquise en attendant

Varniee....

Ne sont d'Acbille oisif que les amuse-

ments,

(RACINE.]

PROPOSITION PARTICIPE

COMPLEMENT 1° d'UN VERBE.

Faut-il, Abuer, faut-il vous rappeler le

cours

Des prodiges fameux accompli^ de nos

jours,

Des tyrans d'Israellesc616breg disgraces,

Et DieutrouvifidUe en toutessea menaces,

Uimpie Achab deti'uit.., /

Elie aux eUments parlant en souverain,

Les morts se ranimanta la voix d'Ulis^et.t*

(bacii^e,)

2o d'UNE PREPOSITION.
Ati soleil levant, coucliant... Pour wrt

honime ecai'td, 11 s'en represente vingt.

ApHs la mort du comte et les Maures

difaitS. (CORNEILLE.)

§ 333. RemaequeII. —-Ijn; p7^opositionparticipe^ placeem commencement de la phrase, se rattache quelquefois
d'une mani^re irr^gulifere a la proposition principals

1** Tant6t le participe se rapporte h un complement
direct ou indirect. Ex, :

Etantdevenu vieuxj on le mit au moulini (t.a fontaine.)

1
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PoiirqiioT de cette gloire exclu jusqu'd ce jour,
M'avez-vous sans pitie relegue dans ma cour? (racine,!

... Oil lasses on soumiSy
Ma funeste amitie pese a tons mes amis, (Id.)

[* Origines latines et Histoire. — Get emploi de la propo-,
sition participe est venu au fran9ais du latin. L'absence des

cUsinences casiielles a fait qii'il est devenu rare en fran^ais.
Mais il etait encore frequent au xvii® siecle, non-seulement
chez les poetes (comme plus haut), mais chez les prosateurs.
Ex. : (( S'etant attire la jalousie de son oncle^ ce barbare h fit

mourir. > (bossuet.) cc Endurcis dans lew crime
,

11 ne les pent
plus supporter, y) {Id.) « Foussd par la cabale^ Chaviile le vit

tranquille. y> (Id.) Celte tournure est surtout frequente au
xvi« siecle. Ex, : « Le gouvernement de File de Sardaigne lui

echut par le sort, estant present. » (amyot.)]

2*^ Tantofc le participe se rapporte, par syllepse, a iin

pronom personnel contenu dans un adjectif possessif. Ux. :

Et pleures du vieillard, 11 grava sur leur marbre
Ce que je viens de raconter. (la Fontaine.)

Et surtout. redoutant la basse servitude,
La libre verite fut toute mon etude. (boileaU.)

[* Histoire.
— Ces sortes de constructions etaient tres-usitees

au XVI® siecle. Ex. : « Telles estoient ses prieres, estant a ge-
noux siir I'echaf^aud. » (brantome.) cc Estant done arrive avec
une armee en Thessalie, la ville de Larisse se mit incontinent

ei^re ses mains. » (amyot.)

Voili comme, occupe de mon nouvel amour,
MesyeuXfSaiis se fermer, ont attendu le jour. (racine.)]

8^ Quand le sujet precede le participe mis au commen-
cement de la phrase et se trouve un peu eloigne du verbe

a un mode personnel, ce sujet est quelquefois repete par
un pronom personnel faisant fonction de sujet. Ux, :

« Les Romains se destinant a la guerre et la regardant
comme »le seul art, //s avaient mis tout leur espoir et

toutes leurs pensees a le perfectionner. » (montesquieu.)
4:"" D'autres fois, \di proposition participe demeure inter-

rompue, et se trouve reprise par un pronom personnel qui
est le complement direct de la proposition principale. Ex.;

les ennemis une
foi's divises, il n'eut pas de peine a fe^

vaincre.
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§ 334. Eemaeque III. — Le participe present et le

participe passe (le premier surtout) peuvent former des

propositions absolues. On appelle ainsi celles on le parti-

cipe ne se rattache pas a la proposition principale, et

forme a lui seul une proposition independaate des autres,

dans lesquelles entre toujours un verbe a nn mode per-
sonnel. Ces propositions absolues indiquent le temps, la

cause, une supposition, etc. Ex.: Bieu aidant; le cub

echeant; cela etant,

Et d'oii prend le sen at,

Moi vivant, moi regnant, le soin de mon Etat? (corneille.)

Huit ans d^jd passes, une impie etrangere
Da sceptre de David usurpe tons les droits. (ractne.)

Mais crains que, Vavenir ditruisant le passe,
II ne finisse ainsi qu'Auguste a commence. (Id.)

[

*
HiSTOiRE. — Cette con«jtruction du participe dans des

propositions absolues est un souvenir du genitif absolu des

Grecs et surtout de Vablatif absolu des Latins. EUe est fre-

quente au xvii^ et encore plus au xvi^ siecle. lix. : Les ayant

enfermes [il s'agit de Crassus] dans un coin de la Brut tie, ils

voulurent se sauver dans la 8icile. » (amyot.) « Estant encore

dans les langes, sa noum'ce Vayard coucM sur le soir et ayant
mis son berceau en une basse chambre^ le lendemain on ne Vy
trouva plus. » (coeffeteau.) c<c Y fstant entres, ce fut avoir

vaincQ et gagne la victoire. » (coeffeteau.) Quelquefois meme
on trouve, au xvi® et au xvii® siecle, le participe absolu saos

sujet exprime. Ex. : « Lesmangeant, ils multiplient ;
les espar-

giiantj ils vent en diminution. » (rabelais.) « Estant donqiies

jd parvenu [il s'agit de Coriolan] a grande autorite et repu-
tation a Rome, il advint que le senat entra en grande dissen-

sion avec le menu peuple. y> (amyot.) « M'ayant ecrit que vous

partirez pour venir ici, et ne vous voyant point, je pensais... »

(malherbe.) « On ne sait si les Carthaginois firent mourir

Xanthippe... Mais, n'Hant plus d la tete de leurs troupes, les

Eomaiiis reprirent la superiorite qu'ils avaient eue. » (saint-
EVREMOND.) « II faTit s'etonner de ce quayant etabli la foi sur
une aut'iritA si ferme et si manifeste, il reste encore dans le

monde des aveugles et des incredules. » (bossuet.)
SHant pris, dis-je, aux branches de ce saule,
Par cet endroit passe un maitre d'ecole. (la Fontaine.)

Dans le marni<} entr4s, notre bonne commere
S'efforce de tirer son bote au fond de I'eau. (Id.)
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Bossuet, par un souvenir d'une construction toute latine

{addito quod, etc.), emploie le participe neutre d'une maniere
absolue : a Joint que leur conduite etait douce... '^oint encore

qu'il fallait avoir fini bientot. »]

2° Du pay^ticipe present.

§ 335. On distingue \qparticipe present et Vadjectifver-

bal, L'nn et I'autre ont plus souvent la meme forme ; mais

le participe pi^esent differe essentiellement de Vadjectif
ver'balen ce que le premier indique Yaction, le second Vetat;

le premier est un mode du verbe, le second un adjectif,

Le participe present est toujours invariable ; I'adjectif

verbal s'accorde, comme tons les adjectifs, en genre et en

nombre avec le substantif auqael il se rapporfce. Ex. :'

V PARTICIPE PRESENT.

Ce voyageur a vu des saa-

vages errant dans les bois.

J'ai vu des chiens courant

dans la campagne.
(( On avait vu des cygnes

expirant en musique. y>

(buffon.)

2"^ ADJECTIF VERBAL.

Ces sauvages vivent er-

rants dans les bois.

J'ai vu dans le bois des

chiens courayits.

Toi que j'ai recueilli sur sa

bouche expi7Yi7itey

Symbole deuxfois saint, don
d'une main mourante.

I
(lamartine.)

§ 336. Remarque I.— YJadjeciif verbal^ comme tons

les adjectifs^ pent se construire avec le verbe etre et avec

des adverbes. Ex. : cette musique est charmante. Elle n'est

ni devouee ni aimante. Deshommes bien pensa7its, desper-

sonnespeu obligeantes.

Mais le participe present pent seul ^tre accompagn^ d'un

complement, et precede de la preposition en. Ex. : obli-

geant tout le monde, obltgeant avec grace; en vous obli-

geant.

§ 337. Remarque II. — L'adjecfif verbal indique quel-

quefois une action subie et non faite par I'etre on Tobjet que
d^signe le substantif auquel il se rapporte; le verbe, biea

COURS SCPfeRIEUn. 'H'
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qu'avec la forme active, prend en quelque sorte une signi-

fication passive. Ex, : /

a

bureau restant ( (ou Ton

poste restante
\ reste);

argent comptantl (comptes
a beaux

deniersj
sur-le^

lomptants ( champ)

, ( (qui est

cnantee

aisement) ;

(qui est

vue

aisement);

musique
tante.

couleiti' voyante]

((oil passent
rae passante Jbeaucoup

de

( persoimes);

fij^ure ruisse- \ \ ^^,
7 *^ A^ oY-^,i« i ruisselle
lante de sueur / , .

\ la sueur);

ronces degout- ( (d' oa lo

tantes de
] sang

sang ( degoutte).

§ 338. Remarque III. — Le participe present peut de-

venir un sudstantif Qt perdre tout a fait sa valeur verbale.

Fx^ : un calmant^ \\n stupefiant, des calmants, des debi-

tants^ des deUnquants, des arrivants^ des survenants, au de-

meurcmt (au reste), du vivant de, etc.

li change alors quelquefois d'orthographe. Ex. :

Participe present : Substantif:
fabri quant,

intriguant,

exferavaguant,

adherant,

presidant,

residant,

affluant,

un fabricant,

un intrigant,

un extravagant,
un adherent^
un president,
un resident,

une fabricante;

une intrigante ;

une extravagante ;

une adherente ;

une presidentei
une residentej

un afflaent.

Les adjeclifs verbaux out aussi quelquefois une autre

orthographe que celle du participe present. Ex. .*

Participe present :

vaquant,

convainquant,

fatiguant,

suffoqnant.

AdjecUf verbal :

vacant^ vacante :

convaincant, convaincante ;

fatigant, fatigante;

sutfocantj suffocante ;
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Participe present : Adjectif verbal :

diiFei^mt,

equivalanfc,

excellant,

influant,

iiegligeant,

difPerenfc, differente ;

equivalent, ^quivalente ;

excellent, excellente;

influent, influente
;

negligent, negligente.
* On le volt, la langue a ii4ilis^ la double maniere de

rendre nn meme son par I'ecriture {ent^ ant). Indepen-
damment de quelques autres differences d'orthographe

(comme vaquant, vacant), ant a ete applique au participe,
ent a Padjectif ou au substantif verbal.

[OrIGINEs latines et Histoire. — II est a noter que Tadjectif
verbal vient directement du latin, doiit il a garde la terminaison

(vsLcantem, fa.t\gantemj excellentem, m^\ientem,neg]igentem^eiG.),
ainsi que les regies d'accord. Le participe present, au con-

traire, s'est forme par I'addition du suffixe du participe fran-

9ais, ant; et, d'apres une regie qui a prevalu en franyais, il est

devenu invariable. (Voy. plus loin, apres le § 342 bis.)]

§ 339. Le participe present, precede de la preposition

en, forme ce qu'on a appele le gerondif, locution qui exprime
les rapports de giraultaneite (penda7it que, au moment que),
de cause, de mojen,de maniere, de supposition, de conces-=

sion, ete.

Pari^itede ces divers rapports, le gerondif etMit entre

la proposition dont il fait partie et la proposition ptinci-

pale une relation plus etroite que celle qui est etabiie par
le participe pre^nt. Ex, :

L'autre esquive le coup, et I'assiette volant

S'en va frapper le mur, et revient en roulant. (boilbau.)

En d'autres termes : Tassiette qui vole levient 2^^rc&

quelle roule,

§ 340. Remarque I. — E^gulierement cette construc-

tion ne devrait etre employee que quand le participe pre-
sent a le m^me sujet que le verbe de la proposition prin-

cipale. Ex : en renti^ant chez moi^ fat trouve mon ftbve.



374 GRAMMAIRE FRANCAISE.

Ma^'s ce n'est pas une regie absolue. Tres-souTent le par-

ticipe, precede de la proposition en, se rapporte au com-

plement direct ou indirect du verbe de la proposition

principale,ou memeaun^tre ou un objet indetermine nou

exprime. Ex. :

1. Rapport ayec le complement direct :

Si son astre en naissant ne Va forme poete. (boileau.)

Songez-vous qu'en namant mes bras vous ont re^ue? (racine.)

2. Rapport avec le complement indirect ou un adjectif

possessif qui le renferme implicitement. Ex. :

De eon fils, en mourant, lui cacherent les pleurs. (racine.)

Mes crimes, en vivant, me le pourraient oter. (corneille.)
- Je vois qn'en ni'ecoutant vos yeux au del s'adressent. (racine.)

3. Rapport avec un etre ou objet indetermine, non

exprime. Ex,: I'appetit vient e7i mangeant;\Q, fortune

yient en dormant

La gr^ce, en s'exprimant, vaut mieux que ce qu'on dit.

(VOLTAIRE.)

§ 341. Remarque II. — La preposition en est en

general repetee devant chaque participe avec lequel elle

forme un gerondif. Ex, :

« Leur subtil conducteur qui en combattant, en dogmatisant,
en m^lant mille personnages divers, en faisant le docteur et le

propbete... 5) (bossuet.)

Elle pent cependant ^tre omise entre deux propositions
unies par la conjonction et. Ex, :

« II vient sefaire admirer de plus pres en 6talant ses beaufes

et developpant ses graces. y> (buffon.)

§ 342. Remarque III. — Avec le verbe a//er mis pour

exprimer le progres d'une action, oa peut employer le par-

ticipe p7'eseni ou le gerondif, Ex.: le mal va en augmentani
et va augmentant de jour en jour.

Plus le vase versait, moins il s'allatt vidant, (la Fontaine.)
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§ 342 bis. Le participe present, non pr^cMe de la pre-

position en, forme encore nn gerondtf ds^ns certaines locu-

tions, ou cette proposition peut etre consideree corame

sous-entendue. Ex. : Chemin faisant (Racine ecriyait ; cc en

chemin faisant », Lexique de Marty-Laveaux, p. 179) ;

donnanty donnant; generalement parlant, etc.; tambour

battant, etc.

[* Origines r.ATiNES ET HiSTOiRE. — Jusqu'au milieu du
XVII® siecle, la distinction des adjectif's verbaux et du participe

present n'etait pas en usage. On distingnait sculement le par-

ticipe present et ce qu'on appelait le gfrowHf.

I. Comme en latin, le participe present etait variable. Pii"

mitivement il s'accordait avec le substantif, mais seulementcn

nombre, d'apres la regie des adjectifs formes d'adjectifs de la

3« deciinaison latine (§ 46, Orig. lat.). Au xvp siecle, par une
faussd interpretation de I'usage latin, on le fit accorder memo
en gem-c. Le xvii« siecle s'en tint a I'accord de nombre pour le

participe present, qu'on appelait alors participe oclif (psir oppo-
sition au pai ticipe passe ,

dit participe passif) ;
mais il n'employa

le participe present qu'au raasculin, selon Vaugelas, chez qui
Ton trouve la premiere notion de Vadjectif verbal : (( Le participe
actif n'est jamais participe au femitjin, an moins dans le bet

usage^ mais seulement adjectif... On dit fort bien : je les ai

trouves mangeans des confitures, buvans de la limonade
;
mais

on ne dira jamais, en parlant de femmes : je les ai trouvees

manqeantes des confitures, huvantes de la limonade. » Puis il

explique que Ton peut dire : (C Ces etoffes ne sont pas fort

belles, ni approchantes de celles que je vis bier
;
et : son bumeur

est tellement repngnante a la mienne », parce que (( il y a plu-
sieurs noms adjectifs, et particulierement les verbaux, qui gar-
dent le meme regime des verbes dont ils sont formes, quoi-

qu'ils ne soient pas participes. » On le voit, cette distinction

entre le participe present et I'adjectif verbal n'est pas celle

qui est admise aujourd'hui (§ 335) ;
elle repose uniquement sur

la distinction des verbes transitifs et intransitifs.

L'accord du participe present etait done de regie jusqu'au
XVii« siecle, sauf les reserves qui viennent d etre faites, et qui
constituaient bien des anomalies. La Grammaire generate de

Port-Royal (1660) voulut faire disparaitre ces anomalies, et

fixa les regies aujourd'hui admises, en declarant le participe

actif « indeclinable d, c'est-a-dire invariable comme le g^rondify
et Vadjectif verbal « declinable

i>,
c'est-a-dire variable. Cette
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regie fut consacree bient6t npres par une decieion de I'Aca-
d/^iuie : « La r^gle est "^aite; iiu'on ne declinera plus les parti-

cipes actifs. )) (Registres de lAcademie, 3 juin 1679, dans les

Opuscules sur la langue francaise, Paris, Brunet 1754.)
Voici des exemples de 1 'accord du participe present au

xvi° et au XVII® eiecle : « II pensa voir ces fiUes de Scedase

phurantes a Veutour de leurs sepultures et maudissantes les

Lacerlemoniens. )) (amyot.) cc Voila la hache retravchante nos

paroles qui se leve. » {Id.) « J'appelleray de leurs oreilles escou-

tantes mal a elles-memes quand elles escouteront bien. »

(h. estienne.) <( II avait force lettres adressantes a plusieurs

personnes de cette ville. » (malherbe.)
Amyot, H. Estienne et Malherbe vont ici plus loin que ne

le permettait Palsgrave ". ce grammairien dit dans son Eclair-

cissement de la langue francaise (§ 30), que le participe actif ne

prend pas la marque du feminin, (( sauf en poesie ». On trouve
le participe avec raccord de genre jusquechezM^® de Sevigne ;

« Je vous trouve si pleine de reflexion, si stoi'cienne, si mepri-
sante les choses de ce monde

;
» et chez Boesuet : cc Ces dmes

vivdntes d'une vie brute et bestiale. y> Quant a I'accord du

nombre, il est constant :

Qui par les carrefours vont leurs vers grimassantSy
Qui par leurs actions font rire les passants. (REGNIER.)

Et les petits, en m^me tempSy
Voletants, se ctdebutauts,

Delogerent tous sans trompette. (LA FONTAINE.)

Et pour lier des mots si mal s'entt^'accordatitSj
Prendre dans ce jardin la lune avec les dents, (boileau.)

Et, du nom de maris fierement se parants,
Leur rompent en visiere aux yeux des soupirants. (mgliere.)

Songe aux cris des vainqueurs, songe aux oris des mourants
Dans la flamme etouff^s, sous le fer expirants, (bacine.)

Vaincus cent fois, et cent fois suppliants,
En leur fureur de nouveau s'onbliants. {Id.}

a Le Senat les fit briiler comme tendants a renverser la reli-

gion. D (BOSSUET.)

II rej*te encore aujourd'hui une trace des anciennes regies
d'accord du participe present dans les locutions : toute offare
cesfiaiite, les allants etvenantSy les ayants droit, etc. Mais on ne
dirait plus, comme Malherbe, les attendants^ etc.

II. Le g^rondiffrfin(^a\ey qui representait le gerondif en do des

Latins, etait naturellement indeclinable. On appelait ainsi le

participe present, non-seulement construit aveo la preposition en,
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mais employ^ seul ou aye.G le yerbe aller (§§ 339, .342).. Cette der-

niere construction, qui est un peu vieillie, semi>lait <?eja telle a

Vaugelas. Cependant Bossuet ne faisait pa^ difriculte de i'em-

ploytr eocore : cc La connaissance de Dieu iUlait s'uffaiblusimi

peu a peu. Cette grange benediction allait se repaj*dant t^/Uwles

jours de famille en famille et de peuple en peuple. »

III. Le participe present employe substantivement (§ .338)

etait, au xvii® siecle, d'un usage plus etendu qu'aujourd'hui. On
disait : non-seulement du vivant de, de son vivant^ mais : « des

le vivant de... » (bossuet.)]

S*" Du paritcipe jpassi.

R6gle du partieipe pass6 seul ou acoompagne
du verbe etre.

§ 343. QuaucJ le j^ctrtmpe joasse
est seul ou accompagn^

du verbe e^re, il equivaut a nn adjectif qualificatif^ ct,

eomme tel, fi'accorde en genre et en nombre avec le subs-

tantif qu'il qualifie (Voy. §§ 175 et 20^). Ex,: j'ai vu des

remparts detrmts, des villes saccag^es; ces arbres ont ete

abatius par 1q vent.

{* Origines latines et HisToiRE. •— Au xvii® siecle, par
souvenir du latin, on construisait aio si le participe, meme aprea
uDe preposition. Ex. :<( Apres laguetre achevee^}^ post eonfectmn
helium, (BOSSUET.) « Quatre aus devant la guerre d^Glm'ee. » {Id,)]

§ 344. KemaeqUE I. — Nous avons vu (§ 152 et 213)

quelques adjectifs et quelques participes qui font excep-
tion a cette r^gle, lorsqu'ils sont places avant le substantif.

En r^alit6, cette exception n'est qu'apparente, II y a

Une loi gen^rale qui est la veritable rdgle du participe

pass6, et qui est celle-ci : le participe passe ne s'accorde

avec le substantif auquel il se rapporte qu'autant que c6

Bubstantif le precede, c*est-a-dire est dej^ connu. On com-

prend en effet qu'il ne puisse y avoir accord avec un subs-

tantif non encore enonce.

Telle est la veritable regie du participe passe, suit seul

(comme dans les tournures excepte, ci-joint)^ soit accom-
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pagne du verbe avoir (Voj. § ,348). Meme avec le verbe

etre^ on le voit aussi invariable efc au neutre quand il pre-

cede son sujet. Ex, : il a ete fait une emplettq (ime em-

pletie^e ete faite).

C'est seulement dans qnelques phrases a inversion que
le participe, accompagne du verbe etre, s'accorde en genre
et en nombre avec le substantif qu'il precede. Ex, : que
henie soit la main qui m'a sauve !

§ 345. Remarque II. — Le participe passe, quand il

est employe comme un veritable adjectif, construit son

complement plutot avec ia preposition de qu'avec la pre-

position yar, surtout quand il exprime ua sentiment

(§276, Eem.). Ex,: nn arbre battu des vents; unhomme
estime de tout le monde; une verite reconnue de tous ; un
enfant docile, aime de tous, et qui sera recompense par ses

maitres,

§ 346. Eemarque III. — Le participe passe de cea^tains

verbes, employes sans complement, perd completement la

signification passive, de m^me que nous avons vu des par-

ticipes presents perdre la signification active (§ 837).

Ex, : un homme dissimuU (c'est-a-dire qui dissimule) ;
un

homme avise^ entendu (c'est-a-dire qui entend les choses);

un homme ose (c'est-a-dire qui est porte a oser) ;
une fi\\Q

re;pentie (c'est-a-dire qui se repent); un caractere pas-

sionne, etc. ; un conjure^ etc.

§ 347. Remarque IV.— On pent considerer le^ar/^c^}?e

passe comme un participe passif. Ge participe forme, en

frangais, la conjugaison passive. a I'aide de I'auxiliaire

ctre. Mais il entre aussi, avec le rn^me auxiliaire, dans la

conjugaison des verbes neutres, qui n'ont pas de passif;
et il pent, dans ces verbes, etre employe sans auxiliaire ;

c'est done k tort que Ton a blame des tournures tres-fran-

9aises comme celles-ci :

L'air devenu serciny il part tout morfondu. (la "Fontaine./

Ekx VC72US, Ic lion sur ses ongles compta. (Id,)
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Ltd morty nous n'avons plus de vengeur ni de maitre.

(OORNEILLE.)

Et, monte svLY le faite, il aspire a descendre. {Id,)

... Ce heros expire
N'a laisse dans mes bras qu'un corps defigure. (racine.)

(( Repres6ntez-vous cette ^me, arrivde enfin a cette derniere

heure... Le temps des tentations passe; les attaques que le

monde livrait a sa foi, enfin terminees; les perils ou son inno-

cence avait courutant de risques, enfin disparus, i> (massillon.)
*
Eemahque y. — Comme Tadjectif, le participe passe

peut quelquefois se prendre substantivement. On dit, par

exemple : Vepousee^ les revokes, les Messes, etc.

Regie du participe passe accompagne
de Tauxiliaire avoir.

§ 348. Quand le participe passe est accompagne de

Tauxiliaire avoir, i\ s'accorde avec son complement direct,

s'il en est pr6c6d6 ; il reste invariable, s'il en est suivi ou

s'il n'en a pas. Ejc. :

V SANS ACCORD

J'ai lu cette lettre.

Je vous ai envoye des li-

vres.

2° AVEC ACCORD

La lettre que j'ai lue,

Les livres que je vous ai

envoyes.

Eemarque I. — Le complement direct mis devant le

participe est, en general, Tun des pronoms que, me, te,

se, le, la, les, nous, vous. II peut etre un nom dans cer-

taines phrases interrogatives ou exclaraatives (§ 357, 2°),

ou bien un des deux adverbes de quantite que^ combien,
suivis ou non d'un complement.

Remarque IL— Quand le participe pass^, accompagne
de I'auxiliaire avoir

j
est precede de son complement direct

et suivi d'un qualificatif, le participe et le qualificatif

s'accordent egalement avec le complement. Ex, :

. De soins plus importants je Vat crue agitee, (racine.)

J'ai vu la mort de pres, et je Vai vue horrible. (voltaire.3
cpyns gurEiiiEUB. 25
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II y a exception pour les gallicismes suivants : je Tai

manque belle, je Vaiechappe ^e//e (sous-entendu Voccasion),

[* HiSTOiEE. — An xvi° siecle, on ecrivait plus regulierement
avec I'accord : je I'ai ^chappee belle (Voy. Littre, Dictionn. de la

Icing, fr.). Mais, d^s le xvii® siecle, Vavoir echappe belle, Vavoir

manque belle ne faisaient en quelque sorte qu'un seul mot, et

Moliere a pu dire {Femmes savardes) :

Nous ravens, en dormant^ madame, Echappe belle.]

Eemarque II r.— Dans les temps composes ou se trouve

]e participe pass6 de Tauxiliaire avoi?*, suivi d*un autre

participe, ce dernier seul s'accorde avec le substantif.

La raison en est que ce dernier participe seul a pour

complement le substantif, et fait en quelque sorte corps

avec Tauxiliaire. Ex, :

La tache que j'ai eu, j'eus eu \

— j'avaiseu In*
., . > finie.—
] aurai eu l

—
j'aurais eu, j'eusse eu )

Remarque IV. — On se rappelle la regie : le parlici/pe

passe, accompagne de Vauxiliaire avoir, s'accorde avec son

complement, sHl en est precede, Cette regie est sans excep-
tion, II n'y a qu'a en etudier les applications, qui vont

etre exposees dans les Observations suivantes.

[Origines LATlNES ET HiSTOiRE. — L'emploi du participe

passe avec avoir vieiit du latin, et a d'abord suivi en fran9ais

Tusage adopte dans ceite langue : le participe s'accordait avec
le substantif, que ce substantif fM avant ou apres. Ainsi Ton

disait, en donnant, il est vrai, au verbe habeo plus de sens que
n'en a en fran9ais le verbe i*ai : Paratam habeo pecuniam, j'ai

preparee une somme d'argent : habeo scriptam epistolam, j'ai
^crite nne lettre. Le participe passe etait en realite un adjectif.
On disait :fai preparee ma lettre, comme on dit : je tiens

pr^te ma lettre.

On construisait quelquefois de m^me en fran9ais le participe
jusqu'au xviP siecle, au moins en poesie. Ex. t

Le seul amour de Rome a sa mam animed,

Chaque goutte epargnee 2^ sa gLoire fletrie. (CORNEILLe.)
II m'a, droit dans ma chambre, une boite jetee, (moliere.)
Quand les tiedes zephyrs ont Vherbe rajeiinie, (LA FONTAINE.)
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Cette construction est tombee en desuetude. Cependant il en
est reste une trace dans la locution : avoii' toute honte hue.

Quant aux constructions du participe passe qui sont restees en

usage dans la langue actuelle, elles ont de bonne heure ej;e dis-

cutees par les grammairiens. Les regies du participe passe au
xvi® siecle sont exposees ainsi dans une epigramme de Clement
Marot:

II faut dire, en termes parfaits :

Dieu en ce monde nous a faits.
Faut dire, en paroles parfaites
Dieu en ce monde les a faites,
Ne nous a fait pareillement^
Mais nous a faits tout rondement.
L'ltalien, dont la faconde
Passe le vulgaire du monde,
Son langage a ainsi basti,
En disant : Dio noi a fatti.

Enfans, oyez une le^on :

Nostre langue a cette fa^on
Que le terme qui va devant
Volontiers regit le suivant.

Les vieux exemples je suivray
Pour le mieux ; car, k dire vray,
La chanson fut bien ordonn^e.
Qui dit : rn'amour vous ay donnee.
Voil^ la force que possede
Le fdminin, quand il precede.
Or prouveray par bons tesmoins

Que tons pluriels n'en font pas
[moms.

Entrant plus avant dans les diverses applications de cette

regie generale, Vaugelas (1647) y trouve plusieurs difficultes;

et, apres avoir expose les opinions des « savants en la langue »,

ainsi que la sienne, il resume en ces termes sa discussion i

ec Pour rendre la chose plus claire et plus intelligible^ il me
Bemble k propos de mettre de suite tous les exemples des divers

usages, et de marquer ceux oii tout le monde est d'accord, et

ceux ou lesuns sont d'une opinion, les autres d'une autre :

I. J'ai recu vos lettres.

II. Les lettres que j'ai recwes.

III. Les habitants nous ont

rendu maitres de la ville.

IV. Le commerce Ta rendu

puigsante {parlant d'une

ville),

V, Nous nous sommes ren-

dus maitres,

VI. Nous nous sommes rendus

VII. La desobeissance s'est

trouve montee au plus
haut point.

VIII. Je I'ai fait peindre, je
les ai fait peindre.

IX. Elle s'est fait peindre,
lis se sont fait peindre.

X. C'est une fortification

que j*ai appris a faire*

puissants.

(( Le premier et le second exemples soiit sanS contredit* Les

3*, 4®, 5®, 6*-* et 7® sont contestes
;
mais la plus commune et la

plus saine opinion est pour etix. Les 8®, 9® et 10® ne re9oivent
point de difficulte, toUte la cour et tous nos bons auteurs en
^isent ainsi. y> Nous n'entrerons pas ici dans le detail des sub-
tilites qui ont fait distin^uer les exemples 3, 4 et 7 des exem-*
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pies 5 et 6, qui, pour nous, sont ideniiques, et ovl nous mettiona

partout Ip participe avec accord. Qu'il nous sufiBse derenvoyer
a notra^ition de Vaugela?, oil se trouve exposee tout au long
riiistoire de cette question de la syntaxe fran9aise au xvii® siecle,
et de citer quelques exemples d'auteurs de cette epoque qui
s'eloignent des regies exposees dans les Observations qui suivent:

« Combien de fois a-t-elle remercie Dieu humblement de deux

grandes graces : Tune de Vavoir fait chrHienne, Tautre de Vavoir

faitreine malheureuse. y> (bossuet.) On reconnaitra rapplication
de la regie a laquelle repondait le 4® exemple de Vaugelas.

On lit dans Corneille {Cinna) un emploi du participe qui a

paru a Voltaire une licence acceptable en poesie :

Li, par un long recit de toutes les miseres

Que durant notre enfance ont endure nos percs,.,

Racine a dit, et p« riant de femmes :

— 1° Je Vai laisse passer dans son appartement.
— 2^ Tantot, a son aspect, je Cai vu s'emouvoir.

II a de menie ecrit, en parlant de plusieurs personnes (Voy. le

Lexique de Marty-Laveaux) :

... D'aussi loin qu'il nous a vu paraltre. (Bajazet,)

Les a-t-on vu souyent se parler, se chercher ? {Id,)

Les a-t-on vu marcber parmi nos ennemis? (Esther,)

Des 1704, VAcademie condamnait ce manque d'accord qui,
dans Texemple d^Athalie^ comme dans celui de Cinna, est mani-
festement prouve par la mesure du vers : dans ses Observa-
tions sur les Remarques de Vaugelas, ellefixait d'unemaniere k

pen pre 3 definitive les regies du participe passe.]

OBSERVATIONS SUR LA REGLE DU PARTICIPE PASS^ _

ACCOMPAGNE DE l'auxiliaire avoir.

I. Participe passe des verbes neutres
et impersonnels precede de que.

§ 349. Les verbes neutres ou impersonnels ne pouvant
avoir de complements directs, lenr participe passe, quand
il est accompagn^ du verbe avoir, est toujours invariable.

II ne faut pas se laisser tromper par des phrases comme
Celles-ci : « les longs jours qu'eV a vecu; les quelques

hewres qv!il a dormi; les dix annees qu'e*/ a regne. »

Dans ces phrases et les phrases semblables, que repre-
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sente un complement indirect : c'est une locution abregee
dans laquelle est sous-entendue une preposition. C'est

comme s'il y a^ait : pendant lesquels ou lesquelles, etc.

§ 350. Remarque I. — Trois participes passes, cotite,

pese, valu, donnent lieu a une observation : les verbes

auxquels ils appartiennent sont pris tantot dans le sens

actif, tantot dans le sens neutre. Dans le sens neutre, qui
est leur sens propre, ils sont invariables; dans le sens

actif, qui est le plus souvent un sens figure, ils peuvent

prendre I'accord. C'est que, dans le premier cas, il y a un

complement indirect; dans le second, un complement
direct. Ex, :

V SENS NEUTRE

{sans accord).

1. Les sommes que ce tra-

vail m'a cofite,

2. Les cent kilogrammes

que cette caisse apese.

3. Les cent francs que ce

travail lui a valu.

2° SENS ACTIP

(avec accord).

1. Les peines que ce tra-

vail m'a coulees.

2. La caisse que nous

avons pesee. Les raisons que
nous avons pesees.

3. Les eloges que ce tra-

vail lui a valus.

A ces trois participes on pent ajouter le participe

couru, qui est invariable quand il a le sens neutre, et

qui prend Taccord quand il a le sens actif. Fx. :

V SENS NEUTRE :

Les trois heures que ce

cheval a couru (c.-a-d. pen-
dant lesquelles...)

2"" SENS ACTIF :

Les dangers que nous

avons courus (c.-a-d. affron-

tes).

II en est du reste de meme de tons les verbes qui ont

un double sens actif et neutre. Ex. :

Cette precaution nous a Cet homme nous a bien

bien se?'vu servis.

[* HiSTOiRE ET Origines latines. — Cette regie des par-

ticipes coute^pese, valUj etc., est non-seulement adoptee par la
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plupart deg grammairiens, mais consacree par I'usage des meil-

leurs ecrivains. Ex. :

Apr^s tons les ennuis que ce jour m'a coutdSf

Ai-je pu rassurer mes esprits agit^s ? (RACINE )

Toatelois on lit dsinsle Dictioymaire de VAcademie (edit, de
1835 et de 1878), au laoi couter : a Oq verbe estneulre.Cependant
plusieure personnes ecrivcnt : La peine qiCil m'a coutee. L'exac-
titude grammaticale exige mil a coutLy) D\\n autre cote, M.Bes-
cherelle {Grammaire nationale) veut que ce verbe soit toujours
variable, et qu'on ecrive : Les millions que Versailles a coutes a
Louis X/F.L'usage n'a pas ratifie ces excels de doctrine dans un
sens ou danej urh autre, et Voa continue* a distinguer pour |e

verbe cow^er, comme pour les veibes ^e^'er et valoir, le sens aciif
et le sens neutre, et cela malgre Tetymologie de deux de ces

verbes, qui sontneutres en latin {couter, de constare; valoir, de

valere). On dit : ce travail m^acoute biendes pHineSjTn'avaluune

grande recompense. Qaant a peserjil vient de^e/2Sa?^e,verbe actif .]

§ 351. Remarque II.—On a vu que les verbes imperson-
nels admeitent, outre leur sujefc grammatical il, un autre

sujet qui peut etre au pluriel. Ce second sujet pent ^tre

nniaux verbes impersonnels par le conjonctif ^i^e, et le par-

ticipe de ces verbes, accompagne de Tauxiliaire avoir, reste

invariable comme celui de tons les autres verbes neutres.

£Jx. : la disette qii'tl y a eu; les efforts qvJil a fallu pour
reussir ; les grandes chaleurs qu'il a fait (faire se prend

impersonnellement dans les locutions : il fait noir^ il fait

heau^ il se fait nuit, il fait jour,
il fait chaud, etc.).

II. Participe passe suivi d'un infinitif.

§ 352. Quand le participe passe est suivi d'un infi-

nitif, et qu'un complement direct precede Tun et Taut re,

il y a lieu d'examiner si ce complement depend de I'infi-

nitif ou du participe. II ne doit y avoir accord que si le

complement appartient au participe. Ex, :

1^ COMPLEMENT DU PARTICIPE

{avec accord).

La perSonne ^w^ j'ai enten-

iue chanter.

Je les ai laisses partir.

2® COMPLEMENT DE L'iNFINITIF

(sa7is accord).

La romance que j'ai enten-

dii chanter.

Je les ai laisse congedier.
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Remarque I. — Qaand le complement depend du par-

ticipe, rinfinitif pent, en general, se changer en participe

present, et c'est toujours Tinfinitif d'un verbe intransitif

ou pris intransitivement. Ex. : la personne qiiefaienten-
due chantant; je les ai laisses parta7it,

Mais il faut examiner si le complement depend du par-

ticipe ou du verbe k Tinfinitif, m^me sans changer Tinfini-

tif en participe present ; car ce changement n'est pas

toujours possible. £Jx> : elle s'est^ laissee tomher; elle s'est

laissee moiinr,

Remarque II. — II n'y a d'exception a la regie du

participe passe suivi d'un infinitif que pour le participe

passe du verbe faire : ce participe en effet forme, avec

rinfinitif qui le suit, une locution inseparable, et reste

invariable, qu*il soit suivi d'un verbe actif ou d'un verbe

neutre. Ex, : II les a fait tomber, mourir, etc. .

a La nature les a fait naitre dans I'obscurite. » (massillon.)

a 11 leur donnait pour capitaines les jeunes gens que son

pere avait fait noitrrir avec lui. » (bossuet.)

Remarque III. — S'il y a une preposition entre ie

participe et I'infinitif, la regie est la meme que pour le

participe suivi immediatement de I'infinitif : I'accord n'a

lieu que si le complement depend du participe. Ex. :

!• COMPLEMENT DU PARTICIPE

(avec accord).

La personne que i'ai;;ne^
de chanter.

Quelle peine nous avonsew^
ci lutter centre des ennemis

snperieurs en nombre !

2° COMPLEMENT DE L'INFINITIF

(sans accord),

Les fautes que j'ai resohi

d'eviter.

Les ennemis superieurs
en nombre que nous avons

eu h conU?attre.

III. Participe passe supposant un verbe sous-

entendu.

§ 353. Si, apr^s un participe pass(^, il y a un verbe

soris-entendu, et que le complement soit celui de ce verbe.
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le participe reste invariable. Ex, : je lui ai rendu tons les

services que j'ai j^w, que j'ai du (sous-entendu lui rendre) ;

je lui ai fait toutes les concessions qu'il a voulu (sous-

entendu que je lui fisse) ; ce n'est pas la personne que j'a-

vais/)e/ise {sous-entendii que c'etait).

IV. Participe passe suivi de que et d'un verbe.

§ 354. Le participe passe est toujours invariabfe

quand il est suivi d'un que et d'un verbe a rinfinilif ou 4

un mode personnel precede d'un aulre que. La raison en

est que le participe a pour complement la proposition
suivante. Ex. : les fautes que fax suppose qu'il ferait

{fai suppose quoi? quil ferait des fautes); les sommes

que fai suppose lui etre ^MQ^ {fai suppose quoi? que ces

sommes lui efaient dues) ; j'ai prisla route quon rrCa assure

etre la meilleure (onm'a assure quoi? que cette i^oute etait

la meilleu7'e); la grite que j'ai nie avoir ete refusee (j'ai

nie quoi? que cette grace ait ete refusee).

V. Participe passe precede de lb representant
une proposition.

§ 355. Le participe passe est encore invariable quand
il est precede du pronom l' (le), son complement direct,

lorsque ce pronom represente un membre de phrase entier

et sigaifie cela. Ex. : ils n'etaient pas aussi nombreux

qu'on /'avail cru (qu'on avait cru quils etaient); la famine

arriva comme Joseph /'avait predit (avait predit qu'elle

arriverait).

Pour bien se rendre compte de Temploi du participe

dans cette derniere phrase, on pent la comparer a la sui-

vante : « La famine arriva telle que Joseph Vavait predite, »

(Ici r est pour la et non pour le.)

VI. Participe passe precede de en partitif.

§ 356. Lorsque le participe passe est precede du pro-

nom en, employe dans un sens partitif et accompngne



2° en, ACCOMPAGN]^ d'un autre

COMPLEMENT

(auec accord).

Plus on vous a donne de

livres, plus vous en avez las.

Combien en ai-je vus inou-

rirl
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d'un adyerbe de quantity, ce participe reste inyariable, k

moins que le pronom ne soit accompagne de quelqne autre

complement direct auquel se rapporte le participe. Ex. :

lo en SEUL

(sans accord),

Vous avez lu plus de livres

que je n'en ai lu.

II a eleve plus de monuments

que d'autres nen ont detruit.

« La crainte de faire des in-

grats ou le deplaisir den avoir

trouv^. y> (flechier.)

II est facile de se rendre raison de cette rfegle
: si le

complement mis avant le participe pass6 n'est autre que
m, sorte de pronom neutre qui signifie de cela, le participe

reste invariable comme les adjectifs se rapportant a un

neutre {cela, ce, ce qui, etc.) ; si, au contraire, il y a un

autre complement precedemment exprime, le pronom e?i

ne joue plus qu'un role secondaire, et c'est avec cet autre

complement que s'accorde le participe.

Remarque I. — Pour qu'il y ait accord, meme dans ce

dernier cas, il faut que le complement soit un mot dent le

genre et le nombre soient nettement indiques d'avance.

C'est ce qui arrive dans les deux exemples cites plus haut

a la colonne de droite ; le pluriel y est amene, non par en,

mais par plus, qui rappelle le mot livres, deja exprime, et

par combien, qui est une formulede langage abregee, equi-
valant k combien dhommes. II en est de m^me dans ces

vers ;

... Combien en a-t-on vus

Qui, du soir au matin, sont pauvres devenus! (la Fontaine,)

A plus forte raison le participe prend-il Taccord, si

le mot combien rappelle un mot pluriel precedemment
exprime. Ex,:

Et de ce peu de jours si longtemps attendus,
Ah ! malheureux ! combien fen ai ddjd perdus ! (racine.)

Des pleura! Ahl ma faiblesse en a trop r^pandus, (voltaire.)
COUBS SUPBRIEUR, . 2^«
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Cependanfc, si Tadverbe de qnantite se rapporte k un
nom qui n'esfc exprime qu'apres, le participe reste inva-

riable. Fx, :

KelsL^ I que fen ai vu mourir de jeunes filles! (v. Hugo.)
*
Remarque II. — Le participe passe ne yarie guere

que lorsqu'il est precede de en partitif et des adverbes de

quantite combien, plus et moins, Apres aufant, il est tou-

jours invariable. JEz\ : Autant il a rencontre d'ennemis,

auiant il en a vaincu.

VII. Participe passe precede de locutions
collectives

{la multitude de^ la foule de, le pen de, etc.).

§ 357. Quand le participe passe se rapporte a une
locution collective ila multitude de, la foule de, le peu
7/^, etc.), la regie est la menie que pour les adjectifs (§ 210) :

il s*accorde avec le nom. collect if, si la pensee s'arrete sur

le nom ; il s'accorde avec le complement de ce nom, si la

pensee s'arrete sur le complement. Ex, :

V ACCORD

avec le nom collectif:

La foule f/'hommes que
]'^\vue.

Que de gloire il s'est

acquis!
Combien 6?'energie il a

deploye!

Le peu c?'ardeur que vous

avez montre vous a emp^che
d'arriver.

2^ ACCORD
avec le comjolement

du collectif:

La foule des Jiommes que

j'ai vus.

Que dihonneurs il s'est

attires!

Combien de larmes il a

versees!

Le peu d'ardeur que vous

avez moniree a suffi pour
vous faire arriver.

Remarque.— Qnand la pensee s'arrete sur la locution

le peu dcy le sens de cette locution est la trop petite quau'

tile, Vinsuffisance. Quand la pensee se porte sur le com-

plement, cette locution signifie seulement la petite quantiii

(qui peufe eti*© suffisante).
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VIII. Participe passe des verbes reflechis.

§ 358. Le participe passe des verbes refi6chis, bien

qu'accompagae du verbe etre, est assimile au participe

accompagne dii verbe avow, dont le verbe etre tient ici

la place : il y a accord lorsque le complement direct pre-

cede ; il n'y a pas accord lorsque ce complement 8uit. Ex. :

V Sa7is accord :

II ^'e^trappele ces faits.

2° Avec accord:

Les faits qti'ii s'est rap-

peles,

Remarque I. — II faut distinguer : V les verbes refle-

chis qui ont un pronom complement direct (ce qui se ren-

contre surtout dans les verbes esseniieUeinent reflechis) ;

2° les verbes reflechis qui ont un pronom complement
indirect (ce qui est propre aux verbes ctctifs pouvant avoir

deux complements et a tons les verbes reflechis venant de

verbes neutres), Dans le premier cas, il y a accord ; 11 n'y
en a pas dans le second. Ex. :

1^ Avec accord

Elle s'est soiivemie et re-

penfie de ses fautes.

lis se sont empares de la

viile et se sont reposes,

Elle sest immolee an bien

public.

2^ Sans accord

Elle s'est rappele ces faits.

lis se sont attribue^ arroge
de grands avantages.

Elle s'estp)lu a embellir ses

jardins.

Elle s'est nui a elle-m6me.

lis se sont ri de nos me-
naces.

Nous nous sommes parte

pendant longtemps.
Les evenements se sont

succede,

Autant que sa fareur s'est

immolede tetes. (cohneille.'

Remarque II. — On peut distinguer : 1° les verbes

reflechis proprement dits, lesquels indiquent une action
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qui se reporte sur le sujet (comme ceux qui yiennent d*^tre

cites); 2° les verbes reciproques, lesquels indiquent une
action que deux sujets accomplissent Fun sur I'autre. Les

regies d'accord sont les memes pour les vei^bes recip^oques

que pour les verles reflechis proprement dits. Ex, :

2<^ Sans accord:

lis se sont enleve ce qu'ils

l"* Amc accord :

lis se sont battus, entre-

tices,

Jupin les renvoya, s'etant

censures touQ, (lafontaine.)

s'etaient donne.

CHAPITRE VIL

SYNTAXE DE L'ADVERBE.

De Fadverbe en general et de son emploi.

§ 359. L'adverbe, malgre son etymologic (ad verlum)
ne se place pas seulement aupres du verbe. II ne se place
meme ainsi qu'autant que le yerbe est attributif, Aiusi la

phrase : il a agi sagement, equivaut a celle-ci : il a ete

agissant sagement. On comprend qu'il puisse, au meme
titre, modifier des adjectifs et des substantifs employes
adjectiyement. Ex. : il a sitbi un chdtiment justement
severe; il a ete vraiment un ;pere pour vet enfant.

Remarque I. — Les adyerbes peuyent former a eux

seuls des phrases elliptiques, dans lesquelks est sous-en-

tendu le verbe de la phrase precedente. Ex,:

Etes-yous pr^t ?— Oui,non, certain entente sansdoute, etc
Je suis pret.

— Fort bien, parfaitement, a merveille! etc.

EemarqueJL — Quelques adyerbes, mis en fete d'une

phrase et suiyis de la conjonction que, tiennent lieu d'une

proposition prineipale. Ex, : heureusement qii'iX
est yenu.
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Apparemment ) ,.1 • j
T> . ^, 1 L I Quii viendra.
Peut-etre, sans doute

)

^

Ici encore il y a une ellipse, facile a voir dans peut-etre,

qui est pour ilpeut etre.,,, et dans sans doute, qui est pour
il est sans doute,, »

[HiSTOiRE.
— On disait encore il est sans doute au xvii« siecle.

Ex. : a U est sans doute qu'il n'y a rien qui cheque plus notre

raison. » (pascal.)]

Remarque III. — L'adverbe se met generalement a

cote du verbe qu'il modifie, soit apres le yerbe, quand c'est

une forme simple, soit entre I'auxiliaire et le participe,

quand c'est une forme composee. Fx, : il etudi'e beaucoup;
il a beaucoup eiudie.

Certains adverbes se mettent au commencement des

phrases, dans les phrases exclamatives ou interrogatives^
ou bien lorsqu'on vent appeler I'attention sur ce mot.

Ex. : tant il est vrai que tout est vanite ; combien de fois

cela n'a*t-il pas ete repete? Ainsi perit ce grand homme...

Jamais vous n'arriverez...

Eemarque IY. — Un seul adverbe pent modifier plu-
sieurs substantifs ; mais l'adverbe doit se repeter devant

les adjectifs et les adverbes. Ex. :

2° Adverbe repete:

« Une idee aussl pure,
aussi simple, aussi immate-

rielle. » (la bruyere.)

1° Adverbe seul:

c( Tant Dieu a mis de

regie et de proportion, de

delicatesse et de douceur

dans de si grands monu-
ments. )) (bossuet.)

Eemarque V. — Les adverbes interrogatifs combien,

coynment, pourquoi, etc., de meme que les adjectifs inter-

Togatifs (^Voy. § %^)y peuvent aussi devenir conjonctifs.

Bes noms et pronoms adverbiaux..

§ 360. Plusieurs adverbes de temps, de lieu et de quan-
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tite peuvent etre precedes d'une preposition et d'un

article, et meme quelquefois ^tre acconipagnes d'un

adjectif. On pent, en consequence, les appeler des noms
cidverbiaKX. Ex. :

1® Adverses de lieu :

Ailleurs. — D'ailleurs ; par ailleurs.

Dedans. ( De dedans, de dehors
; par dedans, en de-

Dehors,
\ dans, le dedans ; le dehors.

7^ / Le dessQS, le dessous ; de dessus, de des-

/. ) sous
; par dessus, par dessous : en dessus,

(
en dessous ; sens dessus dessous.

let, C D'ici, de la; par ici, par la; jusqu'ici,

La,
'

\ jusque la.

LdiUr I De loin, de pres ; de loin a loin, de loin en

Pres.
I

loin.

Ou, — D'ou, par ou, pour ou, jusqu'oii.

2" Adverdes de tem^s :

Alors, — D'alors, jusqu'alors.
/ D'hier, d'aujourd'lmi, de demain ; pour

Hier, I anjourd'hui, pour demain ;jusqu'aau-

Aujourd'hui, I jourd'hui, ou jusqu'aujourd'hui, jus
Demain, I qu'a demain; des hier, des aujourd'hui

\ des demain ; hier fut un grand jour.

Autrefois,
— D'autrefois.

BientoL — Pour bientot, a bientot.

Jamais, — A jamais, pour jamais, au grand jamais.

Longtem'ps,
—

Depuis longfcemps, pour longtemps ; des

longtemps.

Quand,— De quand, depuis quand, a quand,pour quand,

jusques a quand?
Tantdt, — A tantot, pour tantot, depuis tantot.

Tard', i Le plus tard, le plus tot ;
au plus tard, au

T6t, \ plus tot ; sur le tard ; pour plus tard.

Toujours,
— Pour toujours.
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[Origines latines et Histoire. — Alors est deja compose
de La proposition d et de I'adverbe lot's, qui ne s'emploie plus
seul, mais qu'on retrouve dans les locutions pour lorSy des lors

et dans la conjonction lorsque, Voy. § 141.]

3° Adverles de quantite:

AtitanL — D'autant, pour autant.

Beaucom (
^^ abeaucoup, peu d'amis ; de beaucoup, de

p \ peu; a beaucoup pres, k peu pres; pour
( beaucoup, pour peu; sous peu ; avant peu.

Comhtm. — De combien, a combien ; par combien,pour
combien.

Guere, — De guere.

Moms (
"^^ V^^^f ^^ moins ; au plus, au moins, a

Plus
'

I

^'^i^s ; de plus en plus, de moins en

( moins ; sans plus.

Tant. — De tant, par tant, pour tant.

Tro;p,
— De trop, par trop.

*

[Origines latines et Histoire. — Beaucoup se prend subs-

tantivement avec d'autant plus de facilite que cet adverbe ep

compose d'un substaotif et d'un adjectif (§ 147). Pour lame-
raison il est naturel qu'il prenne un complement.

Pew, on I'avu, vient diQpaucum; mais, dansTanciennelangue,
il s'employait encore adjectivement. Ex. : poles choses (paucas
res).]

Eemaeque I.— Quelques adverbes de maniere forment

aussi des noms adverUaux. Ex. :

De mieiix en mieux^ de mal en pis; le maly le mieux^ le

pis; d'ensemble; I'd peu pres ; un ouiy un non,

Eemarque II.— Les adverbes /a, en^ y, oii se confondent

avec les pronoms et peuvent aussi ^tre appeles pronoms
adverliaux,

Du complement de quelques adverbes.

§ 361. Les adverbes n'onfc en general pas de comple-

ments, du moins de complements immediats. Aussi ne
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faut-il pas confondre certains adverbes avec les proposi-
tions correspondantes, qui servent a marquer le comple-
ment des substantifs, des adjectifs et des verbes. Ex, :

PREPOSITIONS

{avec complement):

autonr de nous;

ADVERBES

{sans complement):

alentour,

auparavantj

dedans,

dehors,

dessus.

arant ces temps;
dans la cJiamlre;

hors de la chambre;
sur la table;

sous la table.dessous,

Remarque I. — Cependant Fasage admet un comple-
ment place immediatement apr^s Tadverbe a part, enface^
vis-d-vis [apart quelques personnes ; apart moi, d part soi,

en face le pant) et aprds la locution adverbiale de dessous

{de dessous terre, de dessous la table), etc.

Remarque II. — Suivis des prepositions a et de, plu-
sieurs adverbes peuvent former de veritables locutions

prepositives. Ex,:

au dedans de la chambre
;

au dehors — —
au-dessus de la table ;

au-dessous — —

de dedans la chambre ;

de dehors — —
de dessus la table ;

de dessous —
Remarque III. — A ces adverbes il faut joindre vis-a-

vis, en face, d ou viennent les loculions prepositives ; vis-

a-vis de, en face de,

[* HisToiRE.— Jusqu^au xvii« siecle, la distinction n^etait pas
aussi tranchee qu'aujourd'hui entre les adverbes et les prepo-
sitions. Vaugelas est le premier qui I'ait aettement etablie, au
moins pour le fond des choaes, dans ses Remarques (1647) :

« Snr, soua sont des prepositions qui se doivent toujours mettre

simples... Je les appelle simples, en comparaison des composees
dessus^ dessouSy que tout le monde presque emploie indiife-

remment, et en pros© et en vers, pour sur et sous. On en fait

autant de quelques autres prepositions, comme didans^ dehors^
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Par exemple on dira : il est dessus la table, dessous la table, de-
dans laville, dehors la ville, Je dis que ce n'est pas ecrire pure-
ment que d'en user ainsi, et qu'ii faut toujours dire : sur la

table
y
sons la table, dans la maison et hors la ville ou hors de la

Ville ;
car tous les deux fcont bons. » Malgre I'autorite de Vau-

gelas, consacree par TAcademie, dans ses Observations sur les

Rcmarques, les exemples de dessus, dessous, etc., immediate-
ment suivis d'un complement, ne sont pas rares au xvii® et

meme au xviii® siecle; mais cet emploi est aujourd'hui hors

d'usage. D'autres adverbes encore etaient immediatement suivis

de complements au xvii® siecle (Ex. : « Environ ce temps. »

(bossuet), ou bien avaient un complement marque par la pre-

position de, (Ex. : cc Ensuitedes commencements,.. » (bossuet.)

Alentour, qui s'emploie aujourd'hui sans complement, s'ecri-

vait primitivement d Ventour, et avait naturellement un com-

plement :

Fait r^sonner sa queue a Ventour de ses flancs. (la Fontaine.)

En un seul mot, alentour est devenu, non-seulement adverbo,
mais substantif. Ex. : les alentours du chateau. En revanche,
certaines prepositions d'aujourd'hui etaient employees adver-

bialement, par exemple outre:

Encore unpen plus outre, et ton heure est venue, (corneille.)

« J'irai plus outre. » (Id.) On trouve aussi dans un des Ser-

mons de la jeune se de Bossuet : cc Voulez-vous que je passe

plus outre, » Mais dans les oeuvres de la derniere partie #3 sa

vie, Bossuet ne se sert plus de I'expression plus outre / ii dit ;

cc passer plus loin » et « passer ylus avant, »]

§ 362. Plusieurs adverbes ont des complements marques
par les propositions d et de, comme les adjectifs dont lis

derivent, Les principaux sont :

ayec a:

anterieurement,posterieu-
rement k

;

conformemeut a ;

preferablement k;

proportionnement a ;

relativement ci ;

avec de :

independamment de;

dilFeremment de.
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Observations particulieres sur les adverbes.

l"" ADVERBES DE LIEU.

§ 363. 1. a, ici designent Tendroit ou se trouve

celui qui parle, ou un endroit Yoisia ;
Id designe un endroit

^loigne.

Remarque I. — Cene s'emploie plus aujourd'hui sepa-
remeni. 11 se met souvent a la suite du pronom demonstratif

(Ex. ; celui'Cif celle-ci), d'un nom precede d'un adjectif de-

monstratif (Ex. : cet homme'Cif cette 77iaison'Ci, ce cdte-ci),

ou do quelques formules interrogatives (Kx. : ([iCest-ce-ci?

quel desordre est-ce-ci?).

La s'emploie egalement de ces trois manieres : celui- Id,

celle-ld ; cet homme-ldy ce cdte-ld, qyCest-ce-ldl quel desordre

est'Ce-ld?

Onreunit ci et Id dans la locution par-cL par-Id.

Remarque II. — Dans ces diyerses constructions, ci et

la sont joints aux mots qui precedent par un trait d'union.

Ci se met aussi, avec un trait d'nnion, en i^io, de quel-

ques locutions ; ci-apres, cpcontre, ci-devant, ci-desstiSy ci'

dessouSy ci-jointy ci-inclusy ci-git, etc*

Remarque III. — Ici et Id ferment egalement des locu-

tions composees : ici-las^ la-haut^ Id-ias,

Remarque IV. — Ici et Id s'emploient quelquefois

pour indiquer, non le lieu, mais le temps. Ux, :

Yeriuenx jusqu*ici J
vous potivez toujours I'etre. (racine.n

Jusque-lciy je vous laisse etaler voire zele. (Id.)

*
Remarque V. — L'adverbe ^a ne se trouve guere

isole. On dit gd et Id, degd, de Id, Ce mot, pris isolement,
est une interjection.

§ 364. Ou, adverbe de lieu, se distingue, par Taccent

grave, de la conjonction ou; il s'emploie:

1^ En tete des propositions principales, quand il est

interrogatif ou exclamatif. Ex.* ou suis-je? Ou, jusquVw

pent emporter la colere !
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2° En t^te des propositions subordonnees, quand il est

conjonctif ou marque une interrogation indirecte. Ex, :

L'endroit ou je vais, dVw je viens, par ou je dois passer,
. jusqu'c^w je dois aller. — Je ne sais ou je vaisy d'ouj'e

viens, etc.

»

Remarque I. — Ou s'emploie quelquefois avec I'infi-

nitif dans des propositions interrogatives (§ 330, 1). Ex.:

Ou aller ? Je ne sais ou aller.

Eemarque II. — Oil est un pronom adverlial qui tient

lieu d'un veritable pronom interrogatif ou conjonctif.

Aussi Ton dit : d'ou vient que? dest-d-dire de quelle cause

resulte-t-il que...? (Voy. § 259).

[* HisroiRE. — Get emploi de ow, tenant lieu de pronom,
surtout de pronom conjonctif, est tres-frequent au xvii« siecle;

I'usage n'en est pas aboli, mais il est un pen abandonn^, et cet

adverbe est le plus souvent remplace par de lourdes locutions

comme auquel, a laquelle, dans lequel^ etc. Ex. :

Le 46plorable 6tat oii je vous abandonne. (Oorneille.)

Aucun effroi n'y r6gne oit j'ose m'arreter. (Id.)

L'attente owj'ai vecu n'a point 6t6 trompee . {Id»)

Et voila le seul point oil Rome s'interesse. {Id.)

Celle ou j'ose aspirer est d'un sang plus illustre. {Id.)

^ « C'est une etrange et longue guerre que celle oil la violence
^

essaye d'opprimer la verite. » (pascal.) « David fit une faute
considerable oil le jeta son bon naturel. )) (bossuet.) a Un des-

seia oil les vieillards cxpeiimentes ne purent atteindre. » {Id.)
« Tullius etablit le cens par oil cette grande ville se trouva

reglee comme une famille particuliere. » (Id.) « Par oil ils

etaient portes 4 adorer, ou le monde en general, ou les as-

tres, etc. » {Id.).]

Eemarqtje III. — Get adverbe de lieu s'emploie au

figure dans la locution : c'est ou je Vattends.

I II se met quelquefois pour indiquer le temps. Ex.:

Le moment oii je parle est deja loin de moi. (boileau.)
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[• HiSToiRE. — Au XVII* siecle, oil e'employait quelquefoigf
t)Our quand, tandis que. Ex, :

Le choix est inutile oU les maux sont extremes, (corneille.)

.11 est houteux de feindre oii Von. peut loutes dioses. (/c?.)

Je serais innocente ou je suis criminelle, (montfleury.)

« Quand est-ce qu'on peut esperer de vous des intercessions

plus puissantes que oil il s'agit du pudique epoux que le pere a

Choisi ? » (BOSSUET.)]

Remarque IV. — Quand un nom employe comme com-

plement indirect et un adverbe de lieu sont precedes de

c'est et suivis d'un conjonctif et d'un verbe, on n'emploie

pas oil, mais on le remplace par que. On dit : c'est ici que je

suis : c'est dans cette ville que je vais (et non : cest iciou,,^.

c'esl dans ceiie ville oh), Nous avons deja remarque que le

meme complement ne peut etre exprime deux fois;etc'est

ici la m^me regie d'apres laquelle on dit : c'est a vous que

je parle (et non a qui).
—

Voj. § 279.

[* HiSTOiRE. — Cette regie n'etait pas encore etablie au
xvii* siecle, ni meme au xviii®. Ex. : « Ce n'eat pas la, madame,
oil je prends interet. » (corneille.) « La Rochefoucauld

attaque Tamour-propre quelque part ou il le trouve. » (la

bruyerb.) » Cest Id oil commt-nce veritablement Tempire
Turc. )) (VOLTAIRE.) « C'cst Id oil j'ai connu Antoine. y> (j.-j.

ROUSSEAU.) « (J'est en Amerique oil nous trouverons un tres-

grand nombre de mines d'argent. » (buffon.)

Eemarque V. — On dit quelquefois oii que, tournure

abregee qui a le sens de en quelque lieu que, Ex. : oii qu'il

soil, OIL qu'il aille, je Valieindrai. .

[* HiSTOiRE. — Cette construction etait deja consideree au
XVII® wecle comme vieillie : a Je tiens cette fa9on de parLr
vicieuse, dit Menage, et je ne voudrais pas m'en servir. »

{Observations surla langue francaise^ 1672.) Cependant il avoue

qu'elle avait alors pour elle de bonnes autori:»:s
;
et aujourd'hui

encore ellen'est pas tout a fait tombee en desuetude.]

§ 365. y, adverbe de lieu, signifie en cet endroit, et

suppose quelque antecedent auquel il se rapporte. Ex,:
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C*est aTroie, et Yy cours; et, quoi qu'on me predise,
Je ne demande aux dieux qu'un vent qui in'y conduise.

(RACINE.)

Remarque I. — Y est aussi pronom et signifie a ou

en hit, elle, eux; a ou en cela. Ex, : c'est une question fort

difficile : je n'y entends rien ; je voudrais y voir clair.

Est-ce assez? dites-moi
; d'i/ suis-je point encore?—Nenni. — Wy voici done? — Point du tout. — Wy voila.

(la FONTAINE.)

Remarque II.— Y est expletifdans quelques locutions :

V Avec les verbes avoir et aller pris impersonnellement;
Ex. : il y a (il existe) un Dieu.

Y va-t'il de Thonneur? Y va-t-il de la vie? (corneille.)

2° Avec le verbe voir. Ex, : il n'y voit pas.

2** adverbes be temps.

§ 366. De suite signifie sans interruption; tout de suite

signifie immediatement. Ex, :

lis ont marche plusieurs Allons, partez tout de

jours de suite, suite,

% 367. Quand est un adverbe de temps conjonctif et

interrogatif, qui signifie dans le moment ou, dans quel mo-
ment'! Ex, : je sortirai quand vous rentrerez. Quand ren-

trerez-Yous?

Cet adverbe s'emploie aussi comme conjonction dans
le sens : 1° de lorsque; 2^ de alors meme que. Ex, :

1® — Mais quand le peuple est maitre, on n'agit qu'en iumulte.

(corneille.)

2<»— QuandvoViS me haiViez, je ne m'en plaindrais pas. (racine.\

. Remarque. — Quand ne doit pas ^tre confondu avec
la pr^^position comp* see quant a, qui signifie d Vegard de^

pour ce qui est de. Ex. :

Et quant au herger, Ton peut dire

Qu'ii etait digne de tous maux . (la fontaiKb.)
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Oette preposition a donne au Iangage farailier les lo-

cutions : Eire sur son quant-a-soi^ garder son quant-d so.

(efere reserve, peu communicatif).

[OaiGL^ES LATiNES ET HiSTOiRE. — Quaud vient de quando,
quant a de quantum ad, Le mot quaM est encore reste comirif

adjectif dans ime ancienne locution fran9aise : (( toutes et quantes
fois que (autant de fois que)... »]

§ 368. On distingue : 1** plus tot qui se rapporte au

temps, et qui est I'oppose deplus tard; 2"^ plutot (en un
seul mot) qui exprime une id6e de preference. £Jx, :

Vous ^tes venu plus tot Vous reussirez plutdt que

que lui. lui.

I* HiSTOiRE. — Ce n'esfc que poslerieurement au xvii® siecle

qu'on a distingue par rorthographe ces deux sens. Au xvii® siecle

on ecrivait plus tot^ dans lea deux sens, conformement a Fety-
mologie, qui est la meine (ce sont les deux adverbes plus et

tot)fComme on ecrivait la p)lus prtH. On lit dans le Dictionnaire

de VAcademie (i^'« edit., 1694) : cc Plus tost, adverbe qui sert a

marquer le choix. Ex, : Plus tost mourir que de faire une la-

chete. »]

§ 369. Tout a coup signifie soudainement; tout d'un

coup signifie en une seule fois. Ex,:

Tout a coup un Eclair a

brille.

La maison s'est ^croul^e

tout d'un coup.

3° ADVERBES DE MANIERB.

§ 370. Bien, adverbe de maniere, se construit :

1® Avec les adjectifs et les adverbes, auxquels il donne

le sens du superlatif. Ex. : bien sage, bien malheureux ;

2° Avec les verbes. ^5:?. .* je crains bien; c'est bien,

Remarque. — Bien se prend aussi comme adverbe de

quantite, dans le sens de beaucoup, Gomme tel, il se con-

struit souvent avec les comparatifs plus, moins, mieux,

ineilleur, iriomdre, pire,

II se construit aussi avec des substantifs, mais seule-
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ment avec des subsfantifs pris dans un sens d^termin^.

Ex. : bien des geiis pensent...; j*ai eu lien de la peine. On
le met cependant avec I'adjectif indefini autre, Ex.: j'en

ai vu Uen^d'autres,

All contraire, heaucoiip pent se construire ayec nn sub-

stantif pris dans un sens indetermin6. Ex.: leaucoujp de

gens pensent... J'ai eu beaucoup de peine.

[* Origikes latines et Histoire.— Cette difference de cons-

truction entre bien et beaucoup s'explique par la composition de
I'lin et de r autre mot. Bien vient de be^ie; c'est un veritable

adverbe, qui, en realite, n'a pas de complement : bien des gens

equivaut a des gens en ass&z bon nombre. Bien d'autres equivaut
a d'autres en bon nombre. Beaucoup est un adverbe forme d'un

substantif et d'un adjectif . C'etait d'abord une locution, comme
longtemps (Voy. § 141). On a done pu dire : beau coup de choses,

puis beau coup deperso7ines. Joinville a dit : « Le roy eut grand
coup de la terre du comte. »

[Grammaire comparative. — Les Anglais empioient de m^n>e
comme adverbe la locution a great deal,]

§ 371. Mieux, qui sert de comparatif a lien^ est senle-

ment un adverbe de maniere, et ne se joint qu'aux verbes

et aux participes. Ex,: II ecrit mieux, mieux nourri, mieux

vetu.

Precede de Particle, il a le sens du superlatif* Ex. :

c'est ce qne j'aime le mieux; nous sommes ensemble le

mieux du monde,

Remarque I. — Mieux forme quelques gallicismes : etr&

mieux (se porter mieux, avoir meilleure fa9on) ; 6tre des

mieux (de ceux qui sont le mieux).

Remarque II. — Mieux est le neutre de meitteur^ et,

comme tel, s'emploie adjectivement avec les noms ind6-

termines, et merae sans substantif, avec ou sans article*

Ex. : rien n'est mieux que ce que vous dites ; je m'atten-

dais a mieux, 11 a fait de son mieux, pour le inieux,

[Origines latinbs et histoire.—Mieux vient de melius^ qui
est le neutr© de melior^ H est tres-frequent en latin que des



^02 GRAMMAIRE FRANgAISiB.

adjoctifs neutres s'emploient adverbialement : c'est ainsi que
mieux. qui primitivement etait un adjectif neutre, est devenu u

adverbe.]

§ 372. Mai est Tad^erbe de qualite qui s'oppose a bien,

pis celui qui s'oppose a mi'eux {msi\& on dit aussi jd/ws mal),
Pi's St, les in^mes emplois que mieux. Ex, -:

II esfc mieux;
aller de mieux en mieux;

rien de mieux;
faire mieux;
tant mieux!

ile^t pis;
aller de mal en pis ou de

pis en pis;
rien depis ;

faire pis;
tsiut pis!

Pis a forme un substantif compose : nnpis aller,

[Origines LATiNES.— Mal vient de male; pis de pejus ^ qui, de
meme que melius^ s'emploie comme adjectif et comme adverbe,
et pour la meme raisoji.]

§ 373. Comme et comment se rapportent a une meme ori-

gine, mais le premier est adverbe et conjonction, Tautre

est settlement un adverbe.

1^ Comme est une simule conjonction, quand il sert k

etablir un rapport.de cause ou de simultaneite , soit entre

deux propositions, soit entre deux parties d'une meme

proposition. Fx, : Comme il disait ces mots...

« Comme il n'aimait point les hommes vertueux, il n'etait

environne que de gens interesses. » (fenelon.)

Cette conjonction forme ayec quoi et si les conjonctions

compos^es comme quoi et comme si.. , Cette derniere sup-

pose une ellipse. Ex. :

Et les faibles mortels, vains jouets du trepas,
Sont tons devant ses yeux comme sHls n'etaient pas. (racine.)

Cette tournure equivaut k : « comme 27s seraient s'ilfl

n'etaient pas. »

Mais comme est aussi un adverbe de manifere, qui pent



SYNTAXE DE I/ADVERBE. -- § 374. 403

^tre conjonctif et exclamafcif : il signifie de la meme ma-

niere que, de quelle maniere. Ex, :

Comme il sonna la charge, il sonne la victoire. (la fontainii;.

« Le voyez-vous, comme il vole ou a la victoire ou a la mort? >

(BOSSUET.)

J'aime k voir comme voas rinstruisez. (EACINE.)

[Grammaire comparative. - Commey conjonction, equivaut,
sinon pour la forme, du moins pour le sens, a ut ou velut, —
Comme^ adverbe, equivaut a quomodo.]

[* HiSTOTRE. — Au xvii® siecle, I'emploi de comme etait

beaucoup plus etendu qu'aujourd'hui. Ainsi on le mettait apres
autant (au lieu de que). Ex. :

Tendresse dangereuse autant comme importune^ (corneille.)

On le mettait dans les interrogations (au lieu de comment).
Ex. :

Comme a-t-elle re9u les offres de ma flamme? (corneille.)J

2^ A la difference de comme, Tadverbe comment n'indique

pas la comparaison ; il eignifie simplement de quelle ma-
niere,

C'est un adverbe conjonctif efc interrogatif : il se place
dans qnelqnes phrases elliptiques : « comment cela ? Com-
ment faire ? Comment! j>

II s'emploie aussi d'une maniere exclamatiye et isol^e.

Ex, : commoit! mais cela n'est pas possible I

4^ adverbes de quantite.

I 374. Aussi exprime la comparaison. Si indique le

degre d'intensit^ ;
il est synonyme de tellement. Ces deux

adverbes se mettent devant les adjectifs et les adverbes.

J-^ X, •

Kous sommes aussi fati-

gues que Tous.

Nous sommes si fatigues

que nous ne pou?ons plus

marcher.

Eemabque L— Cependant I'usage autorise Temploi de

COURS gUPERIEUR. 26
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Si) pour ausst, dans les phrases negatives, surtout quand
le second terme de la comparaison est exprime. Fx, :

(( Kien n''est si redoutable a rhomme que reternite. »

(pascal.)

Remarque IL — Dans le sens intensif, et dans les

phrasesn^gatives ou interrogatrres, si est souvent suivi de

que ne et du subjonctif. Fx. : je ne suis pas 52*pr6yenu en

sa faveur que je ne_ vote bien ses d^fants.

[* Origines latines et HiSTOiRE. — Au xvii*^ eiecle si s'em-

ployait aussi en ce sens avec que de et I'infinitif . Ex. :

... Es-tu toi-meme si credule

Que de me soupgonner d'un courroux ridicule 1 (kaciNE.)

Cette constrnction est elliptique : « Es-tu si credule que tu

k sois au point de me soup9onner...?
— En latin, tarn.,, ut,..,

ftim,,. ut non.]

Remarque III, — St s'emploie avec que et le subjonc-
tif dans le sensde quelque, Ex. : si habile que Tons soyez.

§ 375. Autant exprime la comparaison, comme aussi$

fant indique le degre d'intensite comme si. Autant et

tant sont suivi s de la preposition de avec les snbstantifs,
et de la conjonctfon que avec les verbes. Fx, :

<L II a autant de paresse que de faiblesse a se laisser goU-
verner. » (la bruyere.)

II estime Kodrigue autant que vous raimez. (corneille.)

[* HlSTOiRE. — Au XVII® siecle, on employait indifferemment
autant et aussi devant un adjectif ^ Exi : « Mille artifices autant

indignes qu'inutiles... » (bossuet.)]

Remarque I. — Comme Fadverbe si, tant pent s'em-

ployer au sens comparatif dans les phrases negatives. Fx.:

Rien ne pese tant qu\in secret. (la Fontaine.)

Remarque ll. — Tant que peut s'employer dans le sens

de autant de temps que, Fx, :

J© le lui promettais tant qu'o^ vecu son p^re, (racine.)
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* Remarque III. — Tant que B'emploie encore pour au-

iant que dans la locution, tons tant que nous sommes,

* Remarque IV. —Tant, suivi de que, indique en gene-

ral le degre d'intensite, comma si suiyi de que (§ 374). Ex. :

II Taime tant, qu'il en perd la tete.

[

*
Origines latines. — Aiitant que^ tant que^ pris dans le

Bens comparatif, vieiment de aliud tantum quantunif tantiim

quantum. — Tant qiie^ avec une idee d'intensite, equivaut a

tantum lit.

[*HiSTOiRE.
— Jusqu'au milieu du xvii® siecle on a employe

taiU que avec le subjonctif dans le sens de jusqu'd ce que

{jusqu'd tant que). Ex. :

Adieu. Je vais trainer une mourante vie,

Tant que par ta poursuite elle mt soit ravie. (corneille.)]

* Remarque V. — Autant, repet^, forme un idiotisme

trfes-usite : « autant on doit hair le vice, autant il faut

aimer la vertu. »

Autant s'emploie mSme avec les adjectifs ; mais, a la

difference d!aussi, il se place apres. Ex» : « Docile autant

que courageux. x> (bossuet.)

Autant pent encore s'employer separement. Ex.:Autant

vaut mourir (et, avec ellipse du verbe valoir : Autant

diflKrer).

Ces cris seditieux sent autant de forfaits, (corneille.)

Une autre la suivit, une autre en fit autant. (la Fontaine.)

Autant pent anssi etre redouble. Ex. : Autant de tetes,

autant d'avis; autant Tun a d'ardeur, autant Tautre a de

calme.

[HiSTOiRE.
— Au XVII® siecle et jusqu'au xviii*, au lieu de

autant... autant, on disait autant que... autant ['^n latin quan^
turn... tantum).

Autant que de David la race est respect^e,
Autant de J6sabel la fiUe est d^test6e. (raoinb.)

« Autant que les Komains avaient neglige Tart militwre^
autant les Persee I'avaient cultive. i> (MONTESQUiEy)»
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On disait auesi, au lieu de plus,,, plus, d'aulant plus que.,,
d'autantplus..,

Et d'autant que rhonneur m'est plus Cher que le jour,
D'autunt plus maintenant je te dois de retour. (corneillb.)

C'est le quo magiSy eo magis des Latins.]

§ 376. Beaucoup se joint aux substantifs pris dans un
Eens determine ou indetermine. Ex. : beaucoup des per^
sonnes que j'ai vues... ; j'ai vu beaucoup de personnes;
il se joint aussi aux verbes. Ex, :

Si j^espere beaucoup, je crains beaucoup aussi. (corneille.)

II se met, comme Tadverbe bien, devant fes comparatifs,
dont il renforce la signification : beaucoup mieiiXy beau-

coup plus, etc.),

Eemaeque I. — Precede de la preposition de, il pent,
dans le meme sens, se mettre apres les comparatifs, ou les

verbes qui indiquent uae comparaison. Ex. : II est plus

grand de beaucoup; il remporte de beaucoup ; it le surpasse
de beaucoup ;il s'en faut de beaucoup,, Cette forme insiste

plus surla difference que la forme simple beaucoup (il est

beaucoup plus grand, il s'en faut beaucoup, etc.).

* Remarque IL — Ce qui vient d etre dit au sujet de

Femploi de Tadverbe beaucoup et de la locution adver-

biale de beaucoup s'applique aussi aux adverbes : combien,

pen, guere : precedes de la preposition de, ils insistent da-

vantage sur la difference. Ex, :

il s'e7i faut peu ou il s'en faut de peu;
il ne s'en faut guere

— il ne s'en faut de guere;
combien il s'en faut — de combien s'en faut- i I ?

1 377. Davantage etplus sont deax adverbes de comparai-
son ;

mais plus s'emploie avec que suivi d'un second

terme de comparaison : davantage s'emuloie seulement

lorsque le second terme adeja ete exprime ou lors-^u'il est

sous-entendu. Ex, :
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Pierre est laborieux, mais

Paul Test davantage.

lis eont laborieux tous les

deux; mais Paul Test plus

que Pierre.

[
*HiSTOiRE. — Bavantage (ecrit primitivement d*avaniagp)

est venu en usage dans la langue, comine locution adverbiale,
eeulement au xiv® siecle : il etait alors employe d'une maniere
absolue. C^est au xvi® siecle qu*on I'a fait pour la premiere fuis

Euivre de la conjonction gwe, comme I'adverbe p/i(s ;
le xvii® et

le xviii® siecle ont fait un grand usage de cette locution. Ex. :

« lis peuvent beaucoup davantage que ceux qui oourent. »

(DESCARTES.) « II ne pt ut davantage que soupirer tout bas. »

(malherbe.) « II n'y a rien que je deteste davantage que de

blesser la verite. » (pascal.)

Oui, vous ne pourriez pas lui dire davantage
Que ce que je lui dis pour le faire ^tre sage. (moliere.)

« Quel astre brille davantage dans le firmament que le prince
de Conde n a fait en Europe. » (bossuet.) « lis ne nous pr6-
viendront pas davantage contre la vie simple des Atheniens

que contre celle des premiers hommes. » (la bruyere.) « lis

admirent davantage le protecteur que le perseculeur du roi

Jacques. » (voltaire.) Les grammairiens de la fin du
XVII i« siecle ont reclame contre cet emploi du mot davantage,
et fait observer que ce n'est pas un veritable adverbe de com-

paraison {d*avantage signifie avec avantage^ avec superiorite) ;

d'autres ont voulu le maintenir, en s'appuyant sur I'autorite

de bons ecrivains ; ma's il a fini par tomber en discredit et

disparaitre du style ch^tie.]

Remarque I.— Davantage s'emploie toujours avec un

verbe, jamais devantun adjectif, et il n'est jamais suivid'un

complement. Fx, : 11 promet beaucoup eb donne davantage,
Au contraire jo/ws pent etre employe avec un adjectif

et Buivi d'un complement : plus connu; ila euplus de peine,

[

*
Histoire. — On disait autrefois davantage de: il a eu da-

vantage cie peine. Mais cette locution est tombee en desuetude.]

Remarque II. — Plus peut 6tre suivi de la coujonction

que ou de k preposition de,

V Que indique comparaison. Ex.: un boeuf mange plus

que deux chevaux.

2° De indique le nombre qii'on ca^cule, la quanlite qu'on
COVR.S SUPKBIEUU. ^6,
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Hiesure, Ex, : il a fait plus de dix lieues ,
il a perdu plus

du double ; il est plus d'd moltie mort.

Mais, dans Tindicatioa des fractions, on pent mettre q^im

ou de. Ex, :

La course de nos jours est 'plus qu^k demi faite. (racan.)

Remarque III. — Plus se repete frequemment dans

des propositions correspondantes. Ex,: « Plus il se livrea

ses penchants, plus il en devient le jouet et I'esclave. »

(massillon.)
Ces sortes de toumures equivalent a la locution d'autant

plus que. Ex, : « II devient d'autantplus le jouet de ses

penchants quil s'y livre d aidant p)lus, » Mais elles sont

plus vives et plus expressives.

[*HiSTOiRE.
— Aujourd^hui, |!)?ws se repete sans qu'une con-

jonction joigne Tune des propositions a I'autre. Au xvii^ tt

au XVIII® siecle on trouve souvent le second plus uni au pre*
mier par la conjonction et, Ex. : ,

Plus Toffenseur est cher, et plus grande est Toffense. (corneille.)

€ Plus les hommes seront eel aires, et plus ils seront libres. »

(VOLTAIRB.) « Plus ils s'accumulent et plus ils se corrompent. »

(j.-J. ROUSSEAU.)

Mais cette construction est d'autant plus a eviter, que la

conjonction et pent etre necessaire dans Tune des deux parties

correspondantes. Ex, :

Plus j'ai cherche, madame, etplus je cherche encor,
Plus je vois que Cesar (racinb.)

Oa disait encore, au xvii^ siecle : d^autant plus que, ,, d'autant

p/ws... (Voyez § 375, Kem. V. HiSTOiRE.)]

*
Remarque IV. — Plus s'emploie en general avec les

adjectifs, les adverbes et les verbes : plus heureux; plus

heureusement; je souf^ve plus,., II s'emploie aussi avec les

adjectifs pris substantivement. Ex. :

Plus Mars que le Mars de la Thrace, (malherbe.)

II n'y a pas deplus gens de bien.



SYNTAXE DE LADVERBB. — § 378. 409

§ 378. Moi7is s'oppose kplus, et suit les mSmes regies.

Fx, : plusou moms forfc
;
cela coiite plus, cela coute moins;

plus de cent personnes^ moins de cent personnes ; plus de

dix lieues, moms de dix lieues, etc.

* Remarque I. — Non-seulement moins pent se re-

p^ter comme plus (Ex. : moins on s'exerce, quoins on est

fort) ; mais il pent s'opposer k plus dans des propositions

correspondantes. Ex. : Moins on parle, plus on agit.

Plus on aime quelqu'un,mozws il faut qu'on le fiatte. (moliere.)

Certes, plus je meclite et moins je me figure

Que vous m'osiez compter pour votre creature. (racine.)

Remarque If. — Moins^ precede du nom ind^fini rienj

forme plusieurs locutions remarquables :

1° construit avec un adjectif, il doit etre precede de la

conjonction de, Ex. : II n'y a rien de moins vrai, de moins

juste, etc,

2° Construit avec un verbe, il peut ^tre precede ou

n'6tre pas precede de la conjonction e/e. &?. ••

II ne faut rien moins )
. .

,

II ne faut rien de moins
\

<!"« ^"^-^^ intervention.

Remarque III. — Itien moins a tantot un sens affir-

matif, tantot un sens negatif.

1° Sens affirmatif :

« Quand Dieu choisit une personne d'un si grand eclat pour
etre Tobjet de son eternelle misericorde, il ne se propose v^e?i

moins que d'instruire tout I'univers. » (bossuet.)

2° Sens negatif:

Elle m'offre sa main pour essuyer mes larmes,
Et ne prevoit rien moins^ dans cette obscurite,
Que la fin d'un amour qu'elle a trop merite. (racine.)

Pour ^chapper k cette amphibologie, quelques gram-
mairiens ont propose de dire : 1** rien de moins dans le sens

affirmatif; 2^ rien moins dans le sens negatif, L'usage n'a
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pas consacre absolument cette distinction, ou du moins
n'en a pas fait une regie : car on continue ^ dire rien moins
dans les deux sens. Mais rien de moins n'en a qu'un (le

sens affirmatif), et cette tournure a pour elle les meilleures

autorites. Fx. :

« II ne faut rien de moins dans les cours qu'une vraie et

naive impudence pour reussir. » (la bruyere.)

« La Phedre de Racine, qu'on denigrait tant, n'etait rien de
moins qu'un chef-d'oeuvre. » (marmontel.)

[* HiSTOiRE.— Au xvip siecle, on trouve rieji moins construit

isolement, par ellipse : « Croyez-vous qu'il cherche a s'ins-

iruiie? Rien moins, :» (la bruyere.)]

§ 379. Combien, adverbe de quantite, s'emploie pour
marquer I'interrogation et Texclamation, et pent Her en-

semble deux propositions. Ex.: vous voyez combien il a

pleur^.

§ 380. Remarque I. — Construit avec un substantif

qui lui sert de complement, combien s'unit a ce comple-
ment par la preposition c?e. Fx, : Combien de temps...? com-

bien de personnes...?

[* Origines latines et HiSTOiRE. — Get eraploi de Padverbe
combien est d'autant plus a remarquer qu'il s'eloigne de I'em-

ploi de radverbe simple bien (Voy. § 370, Hem.), et que son

etymologie est la meme [quam bene). Probablement cet usage
s'est introduit par analogic avec la construction beaucoiip de.]

*Kemarque ir. — Construit avec un adjectif, ou un

verbe, combien precede en general immediatement ces

mots. Ex. : cc Combien il etait intrepide a la t^te des

armees, combien auguste et majestueux au milieu de sa

COUr. )) (BOSSUET.)

Tu sais combien je haisleurs fetes criminelles. (racine.)

Mais, avec les adjectifs au comparatif et les verbes qui

indiquent unecomparaison, une distance, etc., combien est

precede de la proposition de, Ex. : Be combien est-il plus

grand que I'autre? De combien s'en faut-il?
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§ 381. Que s'emploie comme combien, mais seulement

dans le sens interrogatif ou exclamatif. Ex. : que vous a

coute cette maison ? que de temps...! que de precautions!

queje hat's la calomnie ! que le mensonge est meprisable!

[HisToiRE.
— Au XVII® siecle, que s'employait pour combien

meme comme conjonctif . Ex. : « Maia vous, 6 mes saintes,
venez et goMez que le Seigneur est doux. » (bossuet.) Quam
dulcis sit.,, Faute de s'etre reporte k rorigine latine, I'abbe

Yaillant s'est trompe, et a cru que cjoiiter avait ici le sens de

comprendre. {Etudes sur les Sermons de Bossuet,]^. 235.)]

5° ADVERBES d'aFFIRMATION, DE NEGATION ET DE DOCTE.

§ 382. Les principaux adverbes d'affirmation sont om
et si.

Eemarque.— L'emploi de S2 est moins etendu que celui

de Old, Si ne se met que par opposition a une ne^gation ;

Fx. : vous dites que non; je dis que si. Est-ce qu'il ne rit

jamais ? Si ; si fait ; si vraiment; si certes ; oh I que si!

% 383. II n'existe, ^ proprement parler, qne truis ad-

verbes n^gatifs, qui sont ne, non et nullement.

Mais la nt^gation ne, qui est laprincipale, acommuniqu'^
le sens n^ gatif a plusieurs autres mots qui 1 accompag enf

ordinairement, mais qui s'emploient quelquefois sans eile,

surtout dans lea reponses a une interrogation.

Ces mots sont les suivants : pas, pointy guere^ jamaiSy

plus,ni, aiicun, aucunement, goutte, personne, rien^ etc.

[* HiSTOiRE. — On a i::emarque que, pour donner plus de force

a Texpression de nos jugements, nous aimons a les accom-

pagner dTune comparaison : riche comme Cresus^ pauvre comme
Job, etc. Cela a lieu surtout dans les jugements negatifs. En
latin, on exprimait Tidee negative de rien par I'expression :

pas un noir de feve, comme nous dirions pas un fetu [ne-hilum^
d'oii ni hil). Lucrece a dit : Nil igitur mors est, ad nos nequc
pertinet hilum. Nous disons de meme : cela ne pese pas vne

plume; ne pas recnler dune semelle. C'est ainsi que les mots

pas, point, mie^ goutte, ont ete employes frequemment dans des

jugements negatifs (u'approcher d'un pas, ne voir U7i point,
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ne manger tine mie {une iniette, du latin mica), ne boire une

goutte) et qu'ils ont ete tout k fait detournes de leur sens, comme
dans la locution ne voir goutte, et dana quelques locutions latines :

iVonest in toto corpora mica salis. (martial.) Quoi neQ'?(eparata

gutta certi consilii. (plaute.) II en est resulte que ces mots ont

lini par etre pris eux-memes pour des expressions negatives. —
On a vu ailleurs (aux pronoms, § 266 bis et 267) comment les

mot8 personne et rien ont ete detournes semblablement de leur

sens. Quant au mot guere, il signifiait dans I'ancien fran^ais

heaucoup, et n'avait un sen^ negatif qu'avec une negation :

encore aujourd'hui, dans le langage populaire, on rencontre la

locution pas guere; et, en general, les mots pas y point ,
mie ,

goutte^ perSonne, rim, guere, sont accompagnes d'une negation.]

§ 384. — 1° Pas exprime une simple negation. Ex,:
cette personne n'apas tout Tesprit qu'on lui suppose.

2"^ Point nie un peu plus fortement que pas. Ex, : cette

personne h'bl point d'esprit.

Eemaeque I. — La difKrence entre pas et point est si

l^gere que, en general, on met indifferemment I'un pour
Tautre, en ne consultant <[ue I'oreille. Mais pas s'eraploie

plus fr^quemment que point, surtout dans la conversa-

tion et le style simple. Ainsi Ton dit : il n'e^tpas plus sa-

vant, pas aussi savant, etc., et il y aurait de Taffectation a

dire : il n'est point plus savant, point aussi savant, etc.

Remarque II. — Pas et poi7it peuvent s'employer avec

le sens negatif, sans la negation ne, dans quelques phrases

elliptiques, surtout dans les reponses. Ex.:

A-t-il des livres? — Pas
un.

A-t-il de Targent ?— Pas

trop, pas beaucoup, pas du
tout.

A-t-il de I'argent ?
— Point

on point du tout (on ne dirait

guere : point trop ; et Ton ne

pourrait dire : point beau-

coup; point un; point un

seul).Pas un seul petit morceau
Pe mouche ou de vermisseau !

(la FONTAINE.)

Remarque III. — Dans les interrogatioiifi, on sup-

prime aussi quelquefois la negation ne avec le mot pas. Ex, :
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Esther, que craignez-vous? Suis-je pas votre frere? (racine.)

Fit-il pasmieux que de se plaindre? (la Fontaine.)

[* HiSTOiRE. — Cette omission parait tres-familiere aujour-
d'hui : elle ne Tetait pas au xviP siecle. Les examples abondent
dans les meilleurs auteurs et merae dans le style soutenu. cc Sc

pouvait-il pas faire que...?)) (malherbe.)
De quoi te peux-tu plaindre? Ai-je pas reii«si? (MOliere.)

DiS'tu pas qu'on t'a dit qu'il s'appelle VaLke? (/t/.)

Valere est-il pas votre nom? {Id,)

(( Si vous nhiimez ces traits-la, dites mieux. » (si^.viGN]^.) (c Je

croyais que^e ne bougerais d'ici. y> {Id.) cc Je ne daigne tous
dire que je vous aime. » (Id.) cc A-t-ilpas fallu que Marie fM
couverte de la vertu d'en hAut ? » (bossuet.) cc Est-ce pas le

Saint-Esprit qui I'a remplie d'un germe celeste? » {Id,) cc Va-
t'il pas s'elever dessus une nuee pour foudroyer tons ses enne-

mis? y> {Id.) Cette tournure, frequente dans les premiers Ser-

mons de Bossuet, disparait dans ceux qui sont posterieurs a 1 G60.

Vaugelas ecrivait en 1647: « T^'ont-ils pas fait? Ont-ils pas
. fait. Tons deux sont fort bons pour exprimer la mesme chose. »

Mais, en 1704, rAcademie, dans ses Observations snr les Re-

marques de Vaugelas, se prononce centre remission de la nega-

tive, qu'elle traite non-seulement de negligence^ mais de faute.]

§ 385. — 3^ Guere est au contraire une negation atte-

nu^e, qui equivaut k pas beaucoup, presque pas. Ex, : cela

ne me plait guere; il ne s'en faut de guere, cc La cour 7ie

le retint guere^ quoiqu'il en fut la merveille. » (bossuet.)

Cette negation s'emploie rarement seule, et uniquement
dans les reponses et dans le style familier. Ex, : cela yous

plait-il?
— Guh^e,

Remarque.— En vers, on pent ecrire gums pour la rime

et pour la mesure.

§ 386.— 4^ Plus et jamais s'emploient comme adverbes

de temps n^gatifs. Ex, : je ne reviendrai plus; je ne re-

riendrai Jamais,

Remarqu:e I. — Gei^enia.jxt jamais n'a pas toujours lo

sens negatif : quand il n'est pas accompagn6 de la nega-
tion nep il signifie quelquefqis. Ex, : « Elle y fut admiree
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plus que jamais, (bossuet.) « Y ent-iljamais une foi plus

yive?^ (flechier.)
Jamais a m^me le sens de toujours dans les locutions :

a jamais, a tout jamais, pour jamais,

[Origines latines. — Ces deux moU^plus et jamais, ontentre

eux une anologie de sens qui s'explique par leur etymologie. Plus

vient du latin plus ; jamais des vieux mots fran9aisj« (du latin

jam) et m^ais (du Vdiin magU), dont le premier se retrouve dans

Padverbe cleja^ et le second dans la locution n'eii pouvoir mais

c.-d-d. n'en pouvoir pas davantage, n'y pouvoir rien.]

Eemarque II. — Le mot/)te, commele 7naisdejamais,

perd le sens du comparatif pour devenir adverbe de nega-
tion. Jamais s'applique au pass6 et a I'avenir, j)lus s'ap-

plique surtout k Tayenir, et ajoute a la negation une idee de

cessation
;
aussi ces deux adverbes peuvent-ils s'employer

simultanement. Ex,: lis ne se verront jo/ws; lis ne se sont

plus vus depuis ; lis ne se sont jamais vus ; lis ne se ver-

ront jamais plus.

Eemarque III.— Ces deux adverbes peuvent, par suite

d'une ellipse, s'employer avec le sens n6gatifsans la nega-
tion ne ; et quelquefois ils prennent un complement, a Taide

de la preposition de, Ex. : Se verront-ils? — Plus du tout.

Jamais. — Au grand y^ma^s. Plus c?elarmes, plus de cha-

grins.
— Jamais de larmes-, jamais de chagrins. Les phrases

completes seraient : ils ne se verront plus du tout, ils

ve se verront plus jamais, etc.

§ 387. 5^ Ni est une conjonction negative, qui s'em-

ploie dans une seconde proposition negative, ou se repete
dans les deux; ni doit toujours etre accompagne de la

negation ne, mais seulement dans une des propositions^

quand cette conjonction est rep^t^e. Ex, :

Je ne Taimennze I'estime. Je ne puis ni I'estimer m
I'aimer.

Remarque. — JNi se met encore dans uuc seconde pro*
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position lorsqu'il y a., dans une premiere proposition, une

idee negative exprimee par la preposition sans. Ex. : sans

paix m treve.

[* HiSToiRE. — Jusqu*au milieu du xvii« siecle, on mettait

avec ni les mots pas ou point, qui s'omettent aujourd'hui. Ex. :

(c lis ne I'avaient point appris des Arabes, ni ne les faisoient

pas a rimitation des Mysiens. » (amyot.) « II n'en eut pas
meilleur marche, ni ne le defit pas plus aisement. » (coeffe-

teau). « Vous ne connaissez pas ni la nature ni la force du bien

ou vous pretendez. » (malherbe.) a Ni le roi, ni la reine n'y
veulent ^oin^ consentir. d (seivigne.)

Et de ne meler point surtout dans vos desseins,
Ni le secours du roi, ni celui des Komains. (cobneillb.)

(( Ce w'est point ni un ennemi ni un etranger. » (bossuet.)

(( Nous ne considerons pas ni de quel ni par qui nous nous
laissons troubler. y> (bourdaloce.)

Une noble pudeur a tout ce que vous faites,
Donne un prix que 7i'o7it point ni la pourpre ni Tor. (RACINE.)

« Ni la bienseance de nos coutumes, ni notre force, ni notre

magnificence ne nous previendront pots davantage centre la vie

simple des Atbeniens. » (la bruyere
)
M. Godefroy, qui donne

un grand nombre d'exemples de cette construction {Lexique de

Corneillej II, p. 71), en cite meme du xviii® siecle, de Destou-

ches, de Mably, de J. -J. Rousseau.
Une construction plus remarquable encore de la conjonction

7ii, c'est la place qui lui est donnee frequemment au xvi^ et au
xvil® siecle, dans des phrases qui ne sont nullement negatives.
Ex : (C Je m'emerveille comment 7ii pourquoi un homme si aspre
et si severe eut oncques le surnom de bon. » (amyot ) <r Les
hommes se soucient ordinairementbien peU de cenx qui sont de
leur nation ni de leur lignee en un danger. y> (Id.) « Ce serait

une grande simplesse a qui selaisserait amuser ni aux visages ni

aux paroles... » (montaigne.) a Cyrus, desesperant de reduire

Babylone ni par la force ni par la famine. » (bossuet.) « On
defend aux volontaires de les suivre ni de quitter les regiments
oil ils sont attaches, d (sevigne.)
Dans les phrases ou entre la preposition sa?is, elle etait re-

petee avec ni, Ex. : « La Brinvilliers ecouta son arret sans

frayeur ni sans faiblesse. . . (sevign^.)
—M"^® la princesse de Conti

mourut sans aucune connaissance ni sans avoir dit une senle

parole. (Id.)
— Mon equipage est venu jusqu'ici sans aucun mal-

heur ni sans aucune incommodite. {Id.) y>

COVRE SUPERIEUR. ^
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C'est surtout apres un comparalif que ni se trouvait ainsi

construit. Ex.:

Pelletier ecrit mieux qu'Ablancourt 7u Patru, (boileau.)
Patience et longueur de temps
Font 2)his que force ni que rage. (LA Fontaine.)

cc Son pays^ qu'il a toujours eu pins cher que sa mere, sa

femme ni ses enfants. )) (amyot.) cc 11 penetra dans les Indes

plus loin qu'Hercule ni que Bacchus. » (bossuet.)
Dans ces phrases, comme dans la plijpart des precedentes, il

est facile de voir qu'il y a une idee implicite de negation : « la

oil 7i'avaient penetre ni Hercule ni Bacchus, etc. «
;
nous met-

tons du reste encore ne apres les comparatifs (§ 396).
On trouve encore ni dans les interrogations. Ex. : cc Quelle

offense ni quel deplaisir vous avons-nous fait? » (amyot).
« Qu^ a-t-il de plus beau ni de plus saint que le college dea

Feciaux ?» (bossuet.) « La Providence divine pouvait-elle mettre
en vue, ni de plus pres, ni plus foitement, la vanite des choses

humaines? )) (Id.)]

Jusqu'au milieu du xvii® siecle, ni ne se repetait pas, comme
aujourd'hui, avec /'wn, I'autre: On disait I'un niVauhe,

Et ru7i ni rautre enfin ne nous fera rougir. (CORNeille.)

Plus n*a voulu I'avoir fait Vun ni Cautre. (eacine.)

Vun ni rautre jamais n'ose lever lesyeux 0^0
C'est seulement vers la fin du xvii® Becle ques'est introduite

la locution ni run ni Vantre.]

§ 388.— 6° L'adjectif awewn et lee pronoms indefinisper-

Sonne, rien s'emploient dans le sens negatif, soit avec la ne-

gation ne, soit isolement, et cela par suite d'une ellipse. Ex.:

V i. M J o( Aiiciin: ou : il ny en a aucun*Y a-t-il un danorer? ji i. /. -i > /^^
( 11 est nut;— il n y a ma danger.

Qui Ta vu ? — Personne; ou : personne ne I'a vu^

Qu'a-t-il dit ?— Rien; — il na rien dit,

Eemarque. — A la diiference de aucun, aucunement^
les mots nuly nullenient sont toujours negatifs.

[Origines latines. — Cette difference tient a retymologie
de ces divers mots : nul vient de nuUiirn^ qui contient une

negation [ne uUum) ;aucun vient de aliquem unnm, et, jusqu'au
xvi° siecle, aucuns s'est employe pour quelques-uns.]

[* Histoire. — Rien, venant d© rem^ signifie proprement
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^
qiielque chose^ comme dans cette phrase : « Je manie le pmceau,
coiitre la coutume de France, qui ne veut pas qu^un gentil-
homme sache nm faire. )) (molieke). Voy. aussi § 267, 1°. — Par

consequent, il devrait pouvoir se construire avec nc et pas. Mais,
de bonne heure, I'usage lui attrib^-a un sens negatif, qui exclut

avec ce mot, sinon ?2e, du moins pas ou poinr. Ainsi, dans les

Femmes savantes de Moliere, Martine ay ant dit : « Ne servent

pas de rien », Belise lui explique son solecisme :

De pas mis avec rim tu fais la recidive,
Et c'est, comme on t'a dit, trop d'une negative.

Le Leandre des Plaideurs parle comme Martine:

On 7ie veut pas rien faire ici qui vous deplaise.

On trouve aussi dans La Bruyere ; cc Les chambres assemblees
w'offrent point aux yeux nen de si grave. »

La Bruyere coustruit aussi, et pour la m^me raison, ^96f-

sonne avec ne et point : cc Nous ne sommes point plus caresses

depersonne, pendant notre vie, que de celui qui croit gagner a

notre mort.
))]

I 389.
— 7^ Le substantif ^oz/^^e s'emploie aussi nega-

tivement, mais seulement avec la negation 7ie, Ex. : ne

voir goutte; w'entendre goutte. O'est comme si Tondisait :

He voir, n'entendre rien, pas meme une goutte,

II fait metier de conseiller autrui.

Qui 7ie voit goutte en ses propres affaires. (la Fontaine.)

Remarque. — Avec cette locution, on ne doit ajouter
le pronom g que si Ton veut rappeler un mot qui pre-

cede. Ex. : Cette affaire est si embrouillee, que les plus
habiles n'y voient goutte.

8^ [*HiST0iRE.
— II faut ajouter ici I'ancierine expression mi%

(du latin mica, parcelle, miette), qu'on trouve dans un vieux

proverbe cite par La Fontaine :

Biaux chires loups^ w'escoutez mie
Mere tenchent chen fieux qui crie. J

I 389 lis. Remarques
SUR LA I>LACE DE CES DIVERS MOTS DANS LA PHRASE,

Remarque I. — Pas, point, nullement, aucumment,

gtierOfplus,jamais, rien, seplacentapresles temps simplei^du
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Yerbe,et apres rauxiliaire dansles temps composes. Ex,:

1° Temps simples, 2^ Temps composes.

11 ne (P^®' point, nullement,

(pi[US, jamais, rien.

pas , point, %

Ti »„ J nullement, / net ,

II na{ i^^ 1
' fsouirert.

guere, plus,
\

^ jamais, rien j

Exception,
— Au mode infinitif, pas, point, guere, plus,

jamais, rien se mettent plas.generalement avant qu'apres
le verba . Ex, :

^^ ( pas, point, (guere, )

g^„|^ •„
• ^®

I plus, jamais,/ rien
)

soumir.

Mais en poesie, eb dans le style soutenu, pas et point

peuyent etre mis apres le verbe. Ex. :

[* HiaTOiRE. — Au xvii« siecle, on separait ne des autres

parties ds la negation, meme a Tinfinitif. Ex. :

Peut-on, en le voyant, ne le connaitre past (racine.)

Commencez done, seigneur, a ne m'en parler plus. {Id.)

<( Pour 713 leur paraitre pas inferieurs. )) (Id.) cc iV'approuver

pas leur doctrine. {Id.)]

Estimer beaucoup Rome et ne la craindre pomf . (corneille.)]

Remarque II. — Ni se place tonjours avant le verbe

dans les temps simples. Ex. : II ne voit m n'entend. — II

ne vent m voir, ni entendre.

Ni, repele, se met apres Tauxiliaire dans les temps

composes. Ex. : II n'a ni vu ni entenda.

Remarque III. — Personne,goutte, se mettent tonjours

aprfes les verbes, soit aux temps simples, soit aux temps

composes. Ex. : II ne voit personne, il ne voit goutte.

Emploi de la negation NOif.

§ 390. La negation non se distingue de we, ence qu'elle

s*emploie en general isolement, sans les mots enumeres

plus haut (I 383), et pent representer a elle seule toute

une proposition negative. Au contraire we se lie toujours
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^un verbe, et est ordinairement accompagne d'autres

expressions negatives. Ex, : Partez-vous demain? — Non

(cest'd'dire je ne partirai pas). Dire out ou non (en d'au-

tres termes, dire : cela est ou cela n'estpas. C'est a lui, non

a vous que je parle {c est-a-dire co n'est pas ^ vous). Dire

que non, que si.

Au commencement d'une phrase, on dit quelquefois non

que pour ce n'est pas que, avec le snbjonctif. Ex, :

JVon que tu sois pourtant de ces rudes esprits

Qui regimbent toujours, quelque main qui les flatte. (boileau.)

[Origines latines. — Cela vient du latin non quod.,, (suivi

du subjonctif.)]

Eemarque I. — C'est seulement quand on vent insis-

ter davantage sur la negation, et dans les reponses, qu'on
met non avec quelques-unes des expressions negatives

enumerees plus haut (| 383). Ex. :

fltes-vous content? — Non pas, non point.
Partirez-vous? — Non^ jamais.
Y a-t-il un danger ? — Non, aucun.

A-t-il vu quelqu'uu ?— No7i, personne.
A-t-il dit quelque chose? — No7i, rien.

Remarque II. — Non pent aussi se redoubler pour
insister sur la negation. Ex. :

Non, non, tons ces detours sont trop ingenieux. (raciNE.)

[*HiSTOiRE. — Au XVII® siecle, non jamais pouvait se dire

coinme synonyme de jamais. E39. :

Les envieux mourront, mais non jamais Tenvie. (moliere.)]

Remarque III. — Non plus forme une locution qui

equivaut a aussi avec une negation, Ex. : Je ne partirai pas.— Ni moi nonplus (cest-d-dire moi aussi je 7ie partirai pas.

[HiSTOiRE. — Jusqu'au xvi® et au xvii® siecle on em-

ployait aitssi avec une negation dans le sens de non plus. Ex. :

« Les paroles ne penvent done servir qu'a vous convaincre
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d'imDORture, et elles ne servent pas aussi davantagepour justi-
fier Vaaquez. » (pascal.)

. . . Ma foi, je nirai pas.— Je n'irai pas aussi. (moliere.)

a On n'est point au diable parce qu'on craint Dieu
;
on finest

point a Dieu aussi parce que sa loi est dure. » (sevigne.)

(( Mais, lui, il n'est pas vraisemblable aiissf'. »
[Id.)

a II n'est pas juste qu'il puisse entrer dans les terres de ses

voisins; il n'est pas juste aussi que ses voisins puissent entrer

dans les siennes. » (fenelon.)

« Commeleshorames ne se degoMent point du vice,il nefaut

pas (iiissi S9 lasser de leur reptocher. » (la bruyere.) « Deux
ecrivains ont bUme Montaigne, que je ne crois pa5, aussi

hien qu'eux, exempt det( ute sorte de blame. )> {Id.) « On etre

particulier qui pense 7ie pas aussi admettre en boi la moindre
matiere. » (Id.)]

Remarque IV. En ajoutant a la locution non plus la

conjonction^'t^^jOna la negation conjonctive non plus que^

qui 6quivaut a et aussi non. Ex, :

« Tout ce qu'il fait a la hate ne peut avoir de duree, 7ion plus

que ses desirs volages. » (Fenelon.)

C^est-a-dire : et ses desirs volages aussi n'ont pas de

duree.

Remarque Vi. — Non-smlement
, qui s'oppose en

general a mats encore^ est une locution dout les deux par-
ties se tiennent si etroitement qu'on les joint par un trait

d'union. Non-seulement se place soit en tete d'une propo-

sition, soit devant le terme qu'on oppose a I'autre. Ex, :

cc Tout ce que peuvent faire non-seulement la naissance et

la fortune, mais encore les grandes qualites de I'esprit. »

(bossuet.)

Emploi de la negation ne sans autre negation.

§ 391. 1. La negation ne est toujours seule (sans pas)

apres si ou tellement, Ex, :

Peut-on si bien precher qu'il ne dorme au sermon? (Boileau.)
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II. Cette negation pent aussi etre seule devant Tad-

jectif indefini autre employe dans le sens partitif et dans

quelques locutions indefinies. Ex» : II n'y a dme qui vive

dans la maison. Je ^^'ai trouve qui que ce fut, Je ne lui

pardonnerai de la vie, II ne repondit mot
II ne connait encor di autre p^re que toi. (Racine.)

Mais on ponrrait dire aussi : il connait pas d'autre

pere que toi. Et Ton devrait dire (si Fadjectif autre n'avait

pas de complement) : il ne connait/>as d'autre pere.

Eemarque. — Si Ton peut mettre seule la negation ne

devant autre^ on peut supprimer autre ou autrement dans
la locution ne.„ que (equivalant a seulement). Ex, : Je 7^'ai

de volonte que la tienne {je n'aipas d'autre volonte que...).— II ne fait que changer d'exercices {il ne fait pas autre

chose que,,.),
— dllne s'a^ance que par viyes et impe-

tueuses saillies i> (Bossuet.) (c'est-a-dire il ne s'avance

pas autrement que,,.),
— Voir | 319, sur les locutions ne

[aire que, ne faire que de ,

III. Ne peut etre employe seul dans certaines phrases

interrogatives, negatives ou bien exprimant uri souhait ou

un commandement :

V Apres qui et que interrogatifs. Ex. : qui ne voit

cela ? Que ne voit-on ?

II eetue a rimer; que n'ecrit-il en prose. (boileau.)

2° Dans les propositions incidentes dependant d'une pro-

position interrogative ou negative. Ex, :

avez-vous un ami
)

. ., ,

,
. qui ne soit des miens,

vous n'avez pas un ami
)

^

3° A?ec un subjonctif indiquant un souhait. Ex, : a
Dieu ne plaise que...

Nuit et jour, a k)ut venaiit,
Je tihantais, ne vous deplaise, (la Fontaine.)

Ilola ! oh ! Descendez, que Ton ne vous le disc. (Id.)

^0
[* HiSTOiRE. — On dit quelquefois n'etait que, pour si CG
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rC^tait que. Cette tournure a un peu vieilli, mais est freqiiente

chez Bossuet. Ex. : cc lis seraient sans comparaison plus laches

et plus criminels que Simon, n'etait qiCil a joint I'un et I'autro

crime. »— « Je vous raconterais avec joie ses miracles presque
infinis... rC6tait que ce detail apporterait peude fruit. »]

IV. Ne peut etre employe seal devant les verbes cesser^

osevy pouvoii\ savoir, au moins dans cerfcaine^ construc-

tions. -fi'x. .*

iln'acessede
_ ] ^.^.^^^^^

una, ose, n a pu, n a su

On peut dire anssi :

il nsipas eesse de resister;

i\ na, pas ose, n'a ^as pu, n^a jo«5 su resister.

Mais, avec le verbe savoir, pris dans le sens de pouvoir,
on supprime toujours la seconde negation. Ex. :

ie ne sais ) , . . .

•I .
J m exprimer autrement.

2e ne saurais
)

^

On la supprime encore lorsque le verbe savoir est suivi

des eonjonctifs on interrogatifs qui, quoi, ou de I'lnterro-

gatif quel. Ex. :

I a qui parler; quoi faire; que dire;
le ne sais ] n . j''

f quelle contenance garder

Mais on exprime la seconde negation quand les eon-

jonctifs sont precedes d'un pronom demonstratif . Ex. :

icelui
qui a parle:

ce que Ion a dit.

Cependant on peut dire aussi : il ne sait ce qu'il dit, ce

quHl fait. Cette derni^re construction indique quelque
chose de plus indetermine.

[* HiSTOiRE. — L'oraission de la seconde negation etait plus

frequente dans Tancienne langue qu'aujourd^hui. Ex. : Devise
des Rohan : « Roy ne suis, comte ne daigne; Rohan suis. ))

—
« Je ne lui confierai I'etat de ma garde- robe. » (la bruyere.) —
« II est etonnant que, dans ce premier age, lesfemmcs et le viii

n'aient plus tot roaipu son entreprise. » ijd.) C'est suitout de-
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vantles fiiturs employes comme imperatifs que ne s'employait
isolement. Ex. Le bien d'autrui tu ne prendras; Dieu en vain

tune jureras.]

Y. Enfin ne peut se mefctre sen! apres la conjonction
conditionnelle sz, la conjonction restrictive depuis que efc

la locution impersonnelle «7 y a, suivie de que (dans le sens

de depuis que). Ex. : si]Qne me trompe ; je ne parlerais pas,

Si je n'y etais force. — II a bien change depuis que je n»

Tai vu
;
il avait bien change depuis que je ne I'avais vu. —

II y a six mois queje ne Tai yu ; il y avait six mois que je
ne I'avais vu.

[*HiSTOiRE.
— Au xvi® siecle, et jusque dans les premieres

annees du xvii®, dans la plupart de ces constructions, de memo
que dans celles qui seront enumerees plus loin (§ 392-398), on

meltart, avec la negation we,les autres signes de negation :pa5,

point, phis, etc. Ex. : a Les aposlres ont laisse par vive voix a,

I'Eglise plus qu'i's n'ont point escrit. » (calvin.) « lis vous

amesneront plustot a la ruine de vostre Tie que non a I'exalta-

tion de vostre nom. » (montluc.) « 11 eust bien pu empescher

que ces pauvres ferames ne fussent point mortes. )) (amyot.)
(( lis ne se separeront point gu'apres avoir donne un anet. »

(sevigne). cc II n'a point decouvert cela que lorsqu'il n'y a plus
eu de remede. » (Id.),

De rneme on mettait ne pas^ ne point avec la conjonction ne-

gative ni (Voy. § 387).

Enfin, on mettait aussi pas avec la negation guere (§ 385),

les adjectifs negatifs nid, cuucun (§ 268,11 his et § 388), la prepo-
sition restrictive sans et certaines locutions comparatives. Ex. :

(( La maison dont il estoit n'a pas guere aid6 a sa gloire. »

(amyot.) Fas guere se dit encore aujourd hui dans le langage

populaire. « lia vertu w'est point attachee a nuls moyens
externes. » (calvin.) « Les Atheniens combattirent courageuse-

ment, sans p dnt epargner leurs personnes. y> (amyot.) cc Un
tumulte le plus grand qui eust encore point este sur la place. »

(amyot.)]

Eemarque. — Apres depuis que, il y a... que, la seconde

negation s'exprime, quand le second verbe est au present
et a I'imparfait. Ex, : II a bien change depuis que je ne le

Yois plus,
— II avait bien change depuis que je ne le voyais

plus,
— 11 y a six mois que je ne le vois pas,

— \\ y avait

six mois que je ne le vojais pas. . .
'

COUKS SUPKlHEUa.
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Emploi de la negation ne

apres differents verbes ou substantifs.

§ 392. — On met la iK^gation ne apres les verbes expri-
m^nt empechement. Ex, : j'empecherai^ j'eyiterai, Je pren-
drai garde qu'il ne vienne,

Remarque I. — L'usage permet de ne pas employer ne

apr^s ces verbes, quand ils sont accomoagnes d'une nega-

tion, et de dire : je 7ie puis empecher, eviter quil vienne.

[HiSTOiRE.
— An XVII® . siecle, on ne mettait pas toujours ne

apres ces verbes, non accompagnes de negation. Ex,:

Je ne me puis souvenir sans trembler
Da coup dontfempechaiqu'il vous p?2^ accabler. (corneille.)

femp^cherai du moins qu*on s'empare du reste. (molierb.)

« Empecher que ceux d^Autriche empietent cet Etat. »

(malhebbe.) Mais le meme ecnvain dit ailleurs : « Ce qui

ernpeclie qu'o/i 7ie les voit point encore. » s

Remarque II.— Lorsque le yerheprendre garde signifie,

non pas chercher a eviter^ mais remarquer, 11 se construit

sans la negation ne et avec I'indicatif. Ex, : prenez garde

que Tauteur veut dire autre chose.

[* HiSTOiRE.— Au XVII® siecle, on employaitle verbe garder

(pour se garder), dans le sens de prendre garde, chercher a
(Eviter ;^x. :

Gardez qu'ayant le coup votre dessein ?2'eclate. (racine.)

Gardez qu'un sot orgueil ne vous vienne enfumer. (boileau.)]

Remarque III. — Le verbe prohibitif defendre n'est

jamais suivi de ne. Ex. : je defends qu'on le Jaisse sortir.

§ 393. On emploie aussi ne apres les verbes et les

substantifs exprimant crainte, mais seulement quand la

proposition principale est affirmative. Ex, :

je Grains, j'apprehende, je redoute

je tremble, j'ai peur i
„„>.•/ ^.

peur que j ai, 1 apprehension ou >
vienne

je suis

je sors, de peur
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Mais on diraifc :

je ne crains pas )

'u^ienne.
je n ai pas peur, etc.

)

I 394. On met encore ne aprea les verbes et les sub-

stantifs exprimant doute et negation, mais seulement qnand
la proposition principale est negative ou interrogative. Ex,:

je ne conteste pas )

quMWz. soit tres-eloquent;
je ne me pas \

^

je ne doute pas, je ne desespere pas qu'il ne reussisse;

contestez-vons, niez-vous qu'il ne m\t tres-eloquent?

doutez-vous, desesperez-vous qu'il ne reussisse ?

Mais on dirait : je conteste, je nie qu'il soit tres-elo-

quent; je doute, je desespere qu'il reussisse.

Remarque. — Dans Tun et dans I'autre cas, I'emploi

de la negation ne s'explique par la direction de la pensee ;

selon qu'elle tend plus ou moins vers la negative, la nega-
tion ne est exprimee ou omise. Aussi, avec les yerbes mar-

quant la crainte, on emploie ou Ton omet ne, dans les

phrases interrogatives. Si Ton veut indiquer un doute, on

dira :

aveZ'Vous peur ) vi » o

navez-vous pas peur )

^ ^

mais si Ton veut faire entendre que la supposition n'est

pas fondee ,
on dira : pouvez-vous craindre gail voiis

tromp3 ?

De meme, avec les verbes marquant le doute, si la forme

ioterrogative ou negative tend a presenter la chose comme
G3itahie, la negation ne pent n'etre pas exprimee. Ex, ;

D-jutez-vous que je sois malade? Je ne nie pas que vous

soyez malade.

[
Grammaire compar.vtive. — De merae, en laiin, on dit

tlmeo ne ou timco lU, selon que la pensee est tournea vers la

negation ou I'affii'mation : timeo ne veniat, je crains qu'il ne

vienae; timeo ut veniatj je crains quil ne vienne pas (lorsqu'on
desire qu'il vienne.)

[* HiSTOiRE. — Auxvii« si^ole on ne mettait pas toujours la

li6^ation ne apres les verbea indiquant crainte, doute, etc, Ex.:
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« Je craindrais que ce cuisinier fid trop faible. » (s^vign^.)— « Je mourrais de pem^ qiCun autre que moi vous exit donne
ce plaisir. » (Id,) « Peut-etre doutez-vous qu'etant eloigne du

public, il fiit encore egal a lui meme. )) (flechier. Voyez § 392.]

§ 395.— La negation ne suit encore les verbes zl tientd

peUy il ne tient pas a (pris impersonnellement), et le verbe

impersonnel il s'en faut, employe negativementou interro-

gativement. Ex. :

il ne tient pas a moi ) in
il tient a peu de chose

\
q"e cela «« se fassej

h qnoi tient-il que cela 7ie se fasse?

II ne s'en faut pas de beaucoup que je ne me mette

en colere. De combien s'en est-il fallu que je ne me misse

en colere ?

Remarque. — Avec il s'enfaitt^ comme avec il tient d^

le mot peu est assimil6 k une negation. Aussi dit-on : il

s'en est peu fallu que je ne me misse en colere,

[

*
HiSTOiRE. — La liste des verbes ou des lournures admet-

tant la negation ne etait encore plus considerable au xvii® siecle

qu'aujourd'hui. Ex. : «r Je ne crois pas que la mort ne lui fiit

plus douce que de vivre comme il fait. » (malherbe.) « II ne

refusera pas que par quelque bienfait sa Majeste ne lui temoigne
6a satisfaction. » (Id.) « Quoi qu'on lui donne, il se corrompt
tout aussitot, a faute quHl n'en sait pas bien user. » {Id.)
« Faute que nous ne nous representons pas d'oii nous sommes
partis. » {Id.) « Nous colorons la malice des ingrats qui, de
cette fa9on, semblent avoir dispense de ne rien rendre, » (id.)
« J'ai quasi envie de me dispenser de ne rien vous ecrire. » {Id.)

... Vous brMez que je ?ze sois partie. (RACINB.)
II me tarde d6ja que vous ne I'occupiez. {Id.)

« WHant pas impossible qu'il n'etit pris un sens pour Tautre. >

(Id.) II y a Men a dire que mes sentiments ne soient les votres. »

(Id.) € Je ne dis pas que vous nelisiez quelqi^foi?... » (Id.) « II

n'est pas que M. le Maistre n''ait fait des prefaces. » (Id.) « Je
commence a soupconner qu'il n*ait un merite importun. ^

(la bruyere.)
— A ces locutions se rattache le gallicisme je ne

•guis que je ne vienne.

Par souvenir de la syntaxe latine {prohibeo ne), le verbe de-

fendre 6tait suivi de la negation dans la langae du xvi* siecle*
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Ex. : « II fit sonner la retraite, defendant qu'on ne les cbassast

plus. » (amyot.) « lis defendaient que tad emt a dire... »

(MONTAIGNE.) Au XYP siecle et au commencement du xvii^ siecle,

le verbe nm% meme non accpmpagne,d'une negation, est suivi

de ne. Ex. : lis tiient que I'Etat de FEglise ne soil corrompu et

deprave. » (calvin.)]

Emploi de la negation ne apres
les expressions comparatives ou restrictives.

§ 396. On emploiel'adverbe 7ie, d'une mani^re tout a fait

expletive, apres le que qui suit les expressions compara-
tives j?/i/5, plutol ; moinsy moindre ; meilleiir, fire; mieux,

pis ; autre^ autrement, mais seulement lorsque la propo-
sition principale est affirmative ; si cette proposition est

negative ou interrogative, on omet ne^ k raoiris qu'on ne

veuille, en realite, exprimer une negation. Ex, :

Proposition principale

offirmative.

X Avec NE.

J'aime encore plus Cinna que
jene hais Auguste. (corneille )

Je me plains de mon sort

moins que vous ne ponsez.

(llACINE.)

On se voit d'un autre oeil

qu'on ne voit son prochain.

(la FONTAINE.)

'Je vous entends ici mieux

que vous 7ie pensez. (racine.)

Proposition principale

negative ou interrogative »

1° Sans NE.

Personne n^estplus votre ser-

vitenr queje lesuis. {Diet. Acad.)
II n'agit pas autrement qiCll

parte. (Ibid.)

Croyez-vous qu'un hornme
puisse etre plus heureux que
vous Vetes ? (j.j.-rousseau.)

2° Avec NE.

Je ne le connais pas plus que
vous ne le connaissez {vous ne
la connaissez pas plus que moi).

Cette affaire m*otFre-t-elle

plus d'avantage qu'elle ne vous
en oifre ? (Elle ne vous en offre

pas plus qu'dmoi,)

[* HiSTOiRE. — Dans la langfue actuelle, la negation ne se

met apres le comparatif que lorsque la seconde proposition com-
mence par gwe, et lorsque le verbe de cette seconde proposition
est a un mode personnel. Au xvi® siecle, on employait la ne-
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gation meme avec Tinfinitif. Ex. : « II vouloit que Ton acquis!
des heritages et maisons ou il y eiist plus a semer et a pastu-
rer que non pas a baUyer et a arroser. (amyot.) Ce genre de
construction subsiste encore dans le langage populaire.
On ne trouve du reste pas toujours, au xvii® si^cle, la nega-

tion mise apres un comparatif . Ex. : « II est impossible de
s'elre plus distingue qu'il a fait. » (sevigne.) « Je vous defie

de I'aimer mieux que je Vaime. » (Id) cc Oes vers ne sont

pas raoins agreables au vainqueur qu'un fils Vest a son pere. »

(RACINE.) « On a moins d'impatience de se voir habille de

pourpre qu'il en avait de porter une croix d'or sur sa poitrine. »

(la bruyeke.) « II n'a pas plus dependu de moi de rae le donner

qu'il depend encore de moi dele conserver. » {Id.)

Quelquefois, au contraire, on trouve la negation redoubleo

apres un comparatif. « II faut avoir I'esprit plus libre que je
ne Vai pas. » (racine.) « II aime mieux avoir des moines que
non _p«S'

des chanoines seculiers. »
{Id.)]

§ 397. Eemakque I. — L*adverbe ne se met seulement

avec les expressions comparatives indiquant superiorite,

inferiority ou difference ; 11 ne se met jamais apres celles

qui indiquent egalite ou similitude {anssi, autant, sz, tant,

meme, tel, Ex. :

il n'est pas tel
'

) , _ t ,.,

., , ,

^
. . , qu on le dit.

il n est pas si ricne )

^

§ 398. Eemarque 11. —• On emploie toujeurs ne apres
la locution restrictive a moms que, locution dans laquelle

entre le comparatif mowis, et qui en suit naturellement la

regie. Ex. :

Un lievre en son gite songeait ;

Car que faire en un gite, a moink'que Von ne songe? ^

(la FONTAINE.)

[*HiSToiRE.
— Une phrase de Voltaire semble une infraction

a cette regie ; « Un vers hero'ique ne doit guere finir par un

adverbe, a moins que que cet adverbe se fasse a peine remar-

quer. » Mais on a fait aussi observer avec raison que a peine

equivaut a une negation ;
c'est comme s'il y avait : « a moinfe

que cet adverbe ne se fasse presque pas remarquer. » Au xvii® sie-

cle, on ne mettait pas toujours ne apres a moins que. Ex. : cc A
fnoins que son profond jugement lui fasse perdre cette occasion,)

(h^vigne.)
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Remarque III. — On tronve quelqnefois ne apres les

conionctions sans que, avant que, sans doute parce que
ces conjonctions indiquent des faits non encore accomplis
ou qui ne doivent jamais I'etre. Mais, d'apres Tusage et

les meilleures autorites, cette negation ne se met jamais

apres sans que et presque jamais apr^s avant que. Ex, .

Ne le voyez-vous pas sans queje vous le dise? (regnard.)

(( Helas! nous ne pouvons iin moment arreter les yenx surla

gloire He la princesse, sans que la mort s'y 7nele aussitot pour
tout offusquer de son ombre, (bossuet.) u Sa conscience I'accuse

avant que fneu parle.
• (bossuet.) « Le roi voulut voir ce chef-

d'oeuvre avant quil flit Sicheve, i) (voltaire.)

Cependant, s'il y a dans I'esprit un doute sur raccom-

plissement de Taction, il n'y a pas d'incorrection a mettre

ne apres avant que, Ex. :

« Celui-ci lui enleve sa proie avant quHl ne Vait entam^e; au

moins il la partage. » (buffon.)

OHAPITRE VIII.

SYNTAXE DE LA PREPOSITION.

Des prepositions en general.

§ 399. Les prepositions servent aunir les complements
indirects aux mots dont ils dependent, et qui peuvent ^tre

des substantifs, des adjectifs, des pronoms, des verbes,
des adverbes. Ex. : le pere de Jean, celui de Pierre;

plein de ruse ; donner a quelqu'un ; anterieurement a cette

epoque.

§ 400. Les propositions servent particuli^rement a

unir au verbe, outre ses complements indirects, ses com-

plements circonstanciels de temps^ de lieu, de manihre et

de cause, Ex^ ;
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Je serai a Partis (lieu) dans deux jours (temps).

II s'est battu avec bravoare (maniere) pour sa patrte

(cause).

§ 4Q1. Les prepositions a, de, en sont ordinairement

r^p^t^es devant chaque complement ; les autres peuvent
servir pour plusieurs complements ; on les repete ou on les

omet, en general, selon que leur repetition ou leur omission

pent servir a Tharmonie ou k la yivacit^ du style. Ex, :

PREPOSITIONS NGN REPET]6eS :

II travaille pour vivre et

faire vivre sa famille.

II remplit ses devoirs en-

vers Dieu, le prochain et

lui-meme.

pREPOsrriONS repetees :

Get enfant est habitu6 a

se taire et a travailler.

II est plein de courage,
de force et c/'adresse.

II Temporte sur les au-

tres en courage, en force et

en adresse.

Remarque. — Quand les complements ont un sens op-

pose, on repete ordinairement toutes les prepositions. Ex. :

dans les joies et dans les chagrins ; par la force ou par
la persuasion.

Quelques prepositions peuvent etre employees comma

adverbes, c'est-a-dire sans etre suivies d'un substantif.

Ex, : ils sont alles aiipres, autour; je ne I'ai pas vu de-

puis ; parler pour et contre; c'est selon,

\

*
Histoire. — Au xvp siecle les prepositions ne sont pres-

que jamais repetees devant lea complements. Ex. : (( Noxis com-

miiniquons a toutes les prieres, sacrements et ceremonies, d

(CALVIN.) (( Une servante leur conseilla de ne fairs ni Vun ni
lautre, mais leur user d'une ruse... y> (amyot.)
Au xvii^ siecle, les prepositions, meme de et a n'etaient en

general pas repetees. Ex, :

C'est aux faibles courages
De succomber aux orages

Et se lasser d'un penible dessein. (malherbe.)
Qui done est ce ooquin, qui prend tant de lioeace

Que de chanter et m'^tourdir ainsi ? (molikee.)

D'^t7'e toujours au guet et faire sentinelle. (la fontaine.)
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« C'etait a Esdras une merveillense entreprise de fairs

ffCtrhr en meme temps avec Moi'se taut d'hommes de caractere

ditierenr, et faire accroire a lout un pen pie que ce sont la des

livres anciens... )) (bossuet.) cc Aman entreprit de detruire The-

ritage du Seigneur, changer ses promesses et faire cesser ses

louanges. {Id)

(( De tout tempa les hommes sont convenus de se depouiller,
se brMer, se tuer, s egorger les uns les autr'es. cc (la bbuyere.)]

Emploi des principales prepositions.

§ 402. Les deux propositions lee plus usitees sont a et

de; elles se trouvenfc dans toutes les phrases a peu pres.

Aussi peut-on dire qu'elles soutiennent presque tout I'e-

difice de la langue fran9aise.

On a deja vu comment ces prepositions servent a unir

a leurs complements les substantifs (§ 191), les pronoms

(§ 268), les adjectifs (§ 216), les verbes, (§ 276) les ad-

verbes (§ 361), et comment elles aident frequemment a la

consiruction de rinfmitif {§ 317). Quelques remarques
sont necessaires h ajouter sur Tune et sur Tautre.

I 403. La preposition a marque surtout la direction,

la tendance {Ex, : aller a Paris; aimer a lire), et, par

suite, Vaptitade, la possibilite, I'obligation. C'est en ces

divers sens que la preposition a se met :

1° Avec le complement de divers adjectifs, adverbes et

substantifs. Ex. :

utile a la guerre ;

facile a dire ;

preferablement a Jcela;

anterieurement a
^ceci ;

livre a lire;

avis a suivre ;

2° Avec le complement indirect des verbes actifs, neutres

ou impersonnels, et dans quelques locutions ou un yerbe

est fious-entendu. Ex. :

conte a dormir debout
;

ouvrage a terminer;

verre a boire ;

maitre a danger ;

homme a tout oser ;
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donner un habit a un

pauvre ;

nuire a son prochain ;

j'ai a vous parler ;

trouver a .s'occuper, a

redire ;

j'ai a Yous entretenir ;

je snis a vons attendre ;

verser a boire, appr6tei
a manger :

il n'y a pas a manger;
a moi !

au feu !

a Yotre sant^ !

§ 404. La preposition a marque encore : 1^ le lieu

(meme sans mouvement) et le temps> Ex. :

resider a Paris, a la

campagne ;

rester a sa place ;

a I'aspect du danger;
a genoux ; [heures.

a la fin du mois, a cinq

2° Fappartenance, la possession. Ex, : ce livre est a moi;
3^ la mani6re d'etre, la qualite, la destination, etc.

Ex, : vache a lait, clou a crochet, table a tiroir, marche
a la volaille, vendre a la livre, pecher a la ligne, a propos,
a regret, bless6 a mort, etc.

4^ la succession, la juxtaposition, etc. Ex. : deux a deux,
bout a bout, face a face, corps a corps.

[

*
HiSTOiRB. — I. A, dans le sens de pour (destination, etc^

§ 404, 3^) avait autrefois un emploi plus etendu. On disait, par
exemple, faire pom% et faire a : a Est-ce done faire pour le

progres d'une langue que de... » (la bruyere.) a Tout ce que
vous dites fait a un de mes desseins. » (pascal.) « Cette doc-

trine /"ai^beaucoup a eclaircir la verite que je traite. » (bossuet.)
Le prophete a exprime cequi faisait a la ruine des juifs. y> (Id.)
ossuet disait encore : « Ces eneeignes etaient aux soldais un

jet de culte, — Ce palais fut une decoration a Jerusalem. —
,^tt croix est a notre Saiweiir un lieu de triomphe. — Lea ani-

maux qui etaient an premier homme un divertissement inno-

cent. L'homrae devint ciun esprit siparfait un objet de jalousie.— La liberte leur etait un tresor. — Ses precautions lui sent

un piege.
— Eien n'etait plus capable de ranimer son zele a la

lecture de la foi. Je me trouve bien plus empech^ d d^peindre
raffection du fils. » A est reste en ce s^ns dans la locution

r/est-d-dirc, qui, au xviP siecle, s'employait a tons les temps :

d Juda meme combattra, dit le prophete, centre Jerusalem!);
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c*^tait a dire que Jerusalem devait etre trahie par ses enfants. »

(bossuet.)
Mais Dieu, dont il ne faut jamais se defier,

Me donne voJ;re ex<^mple a me fortifier, (COENEILLE.)
Faudra-t-il sur sa gloire attendre h m'exercer

Que ma tremblante voix commence k se glacer? (boileau.)

C'est un souvenir du latin (ad avec le gerondif en dum), C'est

du resteun einploi semblable a celuidela preposition a dansles

locutions suivantes, qui sent encore usilees : a ne vous rien

cacher; a bien prendre la chose
;
a ne considerer que les appa-

rences, etc.

II. A indiquait autrefois Tappartenance; on disait, et le peu-

ple ditencore: la vache dColas, la barque aCaron, etc., comme
on disait : Cet honiine est-il a vous? » (corneille.)

III. II s'employait surtout dans le sens de verSy ad en latin

(tendance, § 403, 1) : cc Les Remains se tournerent a Charle-

magne. y> (bossuet,) (( Le Sauveur tournera sa divine face a ce

petit nomhre de ceux qui... » ijd,) « Tournez maintenant vos
desirs a ce repos eternel. » (Id,)

IV. Nous avons vu^ employe dans le sens de 'par (§ 328 his),

V. II s'employait aussi la oii nous mettrions danSy sur, avec^
, etc, Ex. : « Insistons toujours aux memes principes. (bossuet.)

J'approuve la pensee, et nous avons mati^re
D'en faire Tepreuve premiere

Aux deux princes qui sont les derniers arrives. (MOLliiRE.)

« Saint Jean etaitretenu aux prisons d'Herode. y> (bossuet.)

cc II ne faut pas ramasser son attention au lieu ou se mesurent
les perio^es. » (Id.) « N'esperez plus au neant. y> (Id.) » En-
trant au detail de ce sujet important. » « A peine dela vie. » (Id.)

VI. II s'employait meme oii Ton attendrait plutot la prepo-
sition de, ou quelque autre : <c Dispensez-moi, messieurs, a vous

expliquer... » (bossuet.)

Quoi ! S'il aimait aillenrs, seraie-je dispens6e
A suivre, k son exemple, une ardeur lnsens6e? (corneille.)

VII. On disait a peine pour avec peine :

L'Albain perc6 de coups ne se trainait qu'« pehie. (corneille.)

« Gordian defendit a peine centre les Perses I'empire affaibli

par tant de divisions. » (bossuet.) « Les quatre princes sou-

ti'-rent dpehie le fardeau de tant de guerres. » [Id.) II est fa-

cile de voir que d peine n'a pas ici le sens de vix, mais celui

^e gegre.
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VIII. On disait a comparaison de : « L'industrie des hommes
n'y emploie que fort peu de pieces, a comparaison de la multi-

tude des OS qui sent dans le corps. » (descabtes.) « Les Phi-

lietins defaiis ne sont rien d comparaison de la grandeur que
David a domptec. » (bossuet.) « Ij'empire des Cesars n'etait-il

pas une vaine pompa <X comparaison de celui-ci? » {Id.)

IX. A meme temps, pour en mhne temps, est une locution

frequente dans les Sermons de Bossuet (Voy. le VocabuJaire a
la suite des Etudes siirles Sermons de Bossuet de Fabbe Vaillant) :

« A meme temps.., A meme temps que.., » Elle se trouve aussi

dans saint Fran9oi3 de Sales et dans le Diclionnaire de Ri-

chelet (1680), mais n'est deja plus dans le Dictionnaire de VA*
cademie francaise {\QM).

X. A se mettait avec un infinitif dans le sens ou nous met-
tons en et le participe present. Ex. : <(> II n'y avait plus de salut

qu'ci leur obeir. » (bossuet )
« II n'y avait de salut pour eux

qua subir le joug. » {Id.) « On ne devient guere si riches d
. ^fr^ honnetes gens. » (moliere.)

A vainere sans peril on triompbe sans gloire. (corneillb.)

XI. On usait plus frequemment qu'aujourd'hui de la prepo-
sition a pourunir les adjectifs a leurs complements. Ainsi Bos-
suet disait ; « Secourable aux malades; Dieu hienfaisant a ses

crMures ; peches injur feux a la saintete de Dieu
;
Providence

lib^rale a la creature
; religieux a faire une chose {dans le sens

de scrupuleux) ; aveugles aux votes de ^alut; cruels d ceux qui
r^sistaient ; machine terrible a, une armee; victoire perilleuse

aux vaioqueurs ;
mal inevitable a cet etat

; etc., etc. »]

XII. Oa trouve frequemment, ch z les pontes du xvii® siecle,

ail, aux, substitue k en le, en les. Ex. :

S'il ne revivait pas an prince Nicomede. (corneille.)
Changeant lenr frele enduit aux marbres les plus durs.

(LA FONTAINE.)
C'est I'autenr de tous les defauts

Que 1 on remarque aux animaux. (Id.)
Dieu laissa-t-il jamais ses enfants au beso'ui ? (racine.)
Tant d'espoir n'entre pas aux coeurs des malheureux. (crebillon.)

Cet emploi de au, aux pour en le, en les n'est pas tout a fait

tomba en desuetude; par exemple dans des phrases comme
celle-ci : Avoir la joie au coeur.

§ 405. La proposition de marque surtout le point de

depart, la separation, et par suite la cau^e, I'origine, Tap-
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partenance. Ex, : je yiens de Rome; je m'^loigne de lui ;

trembler de peur, nne pluie cTorage.

C'eet en ces divers sens que la preposition c?e s'emploie
devant le complement 1° des substantifs (le livre de Pierre),
2° des adjectifs et des adverbes (^oisin du but; le premier

rfesorateurs; loin de la foret, assez ^^egloire), 3° des verbes

(payer de ses deniers ; entrer de force ; etre transports de

colere; il est de Paris)^ etc.

Remarque I. — Meme quand on dit vokin de, pres de,

il y a dans Tesprit id6e d'eloignement plus ou moins grand.

[ Grammaire comparative. — Les Latins disaient de m^me :

prope ah domo.\

[HiSTOiRE. Du reste la langue, se plaQant an point de vue de

Teloignement ou de la proximity, a autrefois admis egalement
proche a et proche de. cc Des dispositions tres-proches d rompre
avec LOUS, — Traduire selon le sens \e plus proche de la dic-

tion grecque. y> {Dictionnaire de Richelet, 1680.)]
*
Remarque II. — Un des emplois remarquables de la

preposition de, c'est apres les adverbes comparatifs moms,

plus.

Apres ces adverbes, on pent tonjours mettre que,
soifc qu'il enonce une comparaison entre un etre ou un

objet et un autre. Ex,:

Pour etre plus qu'un roi,tute croisquelque chose (coeneille.)

Soit qu'on calcule un nombre ou qu'on mesure une

quantity. Ex. :

La course de nos Jours est plus qua demi-faite. (racan.)

Mais, dans ce dernier cas^ on emploie plutot la preposi-
tion de que Padverbe que apres plus et moins. Ex.: II a

fait plus de deux lieues k pied ; cela ne vaut pas plus de

deux francs ;
il a perdu plus du double, plus de la moitie ;

il est plus d'a moitie mort ; (c des terres ^-?/ws d aux trois

quarts incultes. » (buffon.)
.. .]*e me vais d^salt^rant
Plus de vi7igt pas au-dessous d'elle. (LA fontaike.)
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Toute votre felicite...

En moins de rien tombe par terre. (coeneille.)

De, apres I'adverba de quantite plm^ forme le terme collectif

ifius d\in, plus d'une, (Voy. § 273, Rem. III.)

Remarque III. — L'emploi de la preposition de, avec

le sens partitif, rentre encore dans le sens general de eette

preposition : c'est une partie detachee du tout. Ex. : de

la pierre, du bois, de Teau, etc.

Eemakque IV. — A cet emploi s'en rattache un autre

qui forme un idiotisme remarquable : la proposition
de pent preceder un substantif qui en determine un autre,

un adjectif ou un participe passe, et cela particulierement

apres les expressions indefinies comme rien, ceci, cela,

que, quol, personne, quelquun, quelque chose. Ex, :

La ville de Eome.

11 n''y a rien
]

il Y a ceci, cela / ? / » y ^ ^'
^,

*
f de nouveau (c'est-a-dtre parmi

?i
^

*\ , ( les choses nouvelles).
il J a quelque chose \

'

ily a jenesaisquoi j

Quoi c?'etonnant?— Je ne sais rien de si amusant (c'est-

a-dire parmi les choses amusantes). — Sur dix, il y en a

eu deux de tues {c' est-d-dire parmi les tues). 11 n'y a per-

sonne rf'heureux sur la terre.

On n'en Voyait point d^occupes
A cherchet le soutien d'une moutante vie* (la Fontaine.)

Si j'en avals trouve c^'aussi cruels que vous. (racine.)

[*Origines latines. — La plapart de ces emplois de la pre-

position de s'expliquent par un ancien genitif latin. Ex. : ISiihil

novi, rien de nouveau
; Quid novi? g^^o^ de nouveau ? Hoc est novi^

il y a cela de nouveau
;
etc. Les autres emplois se sont introduits

dans la langue par analogie.]

[*
HiSTOiRE. — Au xvii« siecle, riefi et personne etaient suiviS

immediatement de I'adjectif. Ex.: (Voy. § 254, Kem. Ill, 1°.)

Je ne d^couvre rien digne de vos courages. (corneille.)
Qu'il n'en ^cliappe 7ien trop indigne de vous, (Id).

« IXn'y 2i personne ingrat; il n'y a rien atti^ayantt >^ (malherbe.)]
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§ 406. L'emploi etendu qu'a pris la preposition de^ par-

ticulierement dans le sens qui vient d'etre indique en der-

nier lieu, Ta rendue dans quelques cas tout a fait expletive.

1** Telle est la preposition de devant un substantif pre-

cede lui-meme d'un qualificatif (adjectif on substantif).

Ex, :

Sa folle de mere. (m^® de sevigne.)

Un diable d'homme, un drole de corps.
Un fripon d'eufant. (la FONTAINE.)

Un saint liomme de chat. [Id.)

Certains impertinents de laquais. (moliere.)

Cette tournure n'appartient du reste qu'a la conversa-

tion ou an style familier.

2° La preposition de est encore expletive devant un infi-

nitif faisant fonction de sujet, mais mis apr^s les verbes

impersonnels ou apres le verbe etre et un attribut. Ex. : il

est honteux de mentir
;
— il arrive k tout le monde de se

tromper.

II est important
j

^, ^^ Mter.L essentiel est (ou cest) \

Le parti le plus stir est
\

Se taire [sujet) est [verhe)

(ou c'est) de se taire. jle parti le plus sur [attribut).

Souvent la preposition de, dans ces sortes de construc-

tions, est precedee de la conjonction que, egalement exple-
tive. jEx, : c'est se moquer que d'agir ainsi.

Est'Ce nn si grand malheur que de cesser de vivre? (racine.)

[* HiSTOlRE. — Jnsqu'auxvii^siecle, on mettait frequemment
at] commencement d'une phrase I'infinitif precede de la prepo-
Bition de, Ex. :

Mais a I'ambition oTopposer la prudence,
C'est aux prelats de cour precher la residence. (fiOILEAtJ.)

Mais de faire flechir un courage inflexible.
Dp porter la douleur dans une ame insensible,
C'est la ce que je veux (RAClNE.)

« De les ponvoir parcourir toutes, zq serait tine -matiere
iDjBnie, » (bourdaloue,)]
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3° Be est expletif aprfes le pronom qui employe interro-

gativemeiifc etindiquanfc une comparaison. Ex.:

Qui J
de r^ne ou du maitre, est fait pour se lasser?

(la FONTAINE.)

4^ Be est encore expletif dans les propositions subor-

donnees qui suivent pinto t que,et les locutions compara-
tives il vaut mieux^ aiitant vaid, faime mieux^ ou restric-

tives comme a mains de, a rnoins que de. Ex,:

<r Ceux qui nuisent a la repuUtion des autrea plutot que de

perdre im bon mot, meritent une peine infamante. » (r.A

BRUYERE.) <ic Ils awient mieux savoir beaucoup que de savoir

bien. )) (It/.)

[* HiSTOiRE. — Des 1647, Vaugelas declarait neceseaire

remploi de ce d';, apres un que suivant les locnlions aimer

mieux, etc. II etaitdii meme avis pour la proposition qui suivait

a moins, maisadmettait seulenient dmoins que de.]

Mais si deux infinitifs sont opposes Tun a Tautre, on

pent, sivec plutot, exprimer ou omettre la preposition de.

Ex. : cc Plutdt mourir que commetti^e une lachete. 3>

Plutot S'tuffrir que m>*urir,
Telle est la devise des hummes. (la Fontaine.)

5^ Be s'emploie encore d'une maniere expletive dans

qiielques locutions qui forment des gallicismes. Ex.:

Le diable sbit de lui {c'est-d-dire s'empare de lui).

On dirait d^nn enfant.

Si j'etais de vous, si j'efais que de vous.
Pete de Tavocat! — Ah! peste de toi-meme! (racine.)

<( Dieu! qu'eat-oe que de nous? » (bossuet.)

[* Origineslatines et Histoire. — Ce de^ qui parait expletit
dans ce dernier cas, remplace le de latin, comme on le voit

par la traduction litterale qu'on pourrait domier de la phrate
de Bossuet : « Bcus ! quid de nobis ? i>

V Le sens du de latin apparair encore plus clairement dans une
tourijure fort employee autrefois, et dont on trouve encore des

exemples au commencement du xvii® siecle, de moi, pour

quant a moi {de me) . Ex. :

De moi^ dej^ deux foi3 d'une pareille foudre
Je me suis vu perclus. (malherbe.)
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De etait encore employe au xvii® siecle dans le sens de :

1° a cause de, par suite de, Ex. :

Mais je hais vos messieurs de leurs honteux d^lais (moliere.)

Evrard a beau gemir du repos deserts. (boileau.)

« Je connais Mopsed'une visite qu'il m*a renduesansme con
naitre. » (la bruyere.) a Bu meme fonds d'orgueil dont Ton
s'eleve fierement au-dessus de &es inferieurs, Ton rampe vile-

ment devant ceux qui sont au-dessus de soi. » (Id.)
« II n'y a

personne au monde si bien lie avec nous de society et de bien-

veillance. )) (Id.)

2° au moyen de, 'par, Ex.: a II rachd^terait volontiers sa mort
de I'extinction du genre humain. » (la bruyere.) « II marie
Tainee de ses fiUes de ce qu'il a pu sauver des mains d'un

fripon. » {Id.) « Quelques-uns se precipiterent dans les ondes
de desespoir. » (bossuet.)

De quelle noble ardeur pensez-vous qu'ils se rangent,
Sous les drapeaux d'un roi toujours victorieux. (eacine-)

lis traitent du meme air I'honnete Tiomme et le fat, (moliere.)

Deux pigeons s'aimaient c/'amour tendre. (LA Fontaine.)

« Ces deux emplois de la preposition de sont restes dans
la langue. II n'en est pas de meme de I'emploi de cette

preposition (indiquant la cause), apres le verbe admirer par
esemple:

J 'admire de le voir au point oii le voila.

(MOLIERE, Ecole des Femmes.)

<( On aclmirera de voir que... » (pascal.) « Nous admirerons
de nous y reconnaftre nous-raemes. » (la bruyere.) « L'homme
admire de se voir place dans I'univers sans savoir comment 11

y a ete mis. » (fenelon.;]

§ 407. Enfin de s'emploie^comme.onra vu (§ 330, III).

devant rinfinitif de narration. Ex. :

Grenouilks de rentrer dans leurs grottes profondes.

(LA FONTAINE.)

§ 408. Les prepositions a et de ont done des sens con-

traires : la premiere indique surtout la tendance, la se-

conde Teloignement. Aussi sont-elles convent mises en

COUBS SUP^RIEUR, 28
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opposition pour indiquer la distance d'un lieu ou d'an

moment a un autre. Ex. :

De Paris a Kome.
De vous a moi.

Du matin au soir.

De cinq a six heures.
4

Remarque T. — Pour exprimer la distance d'un lieu ou

d'un moment h un autre, on oppose quelquefois a de la

pr6position en au lieu de la preposition a. Ex, : il deperit
de jour en jour; planter des arbres de loin en loin (on dit

aussi : de loin a loin).

Je vais de fleur en fleur et d'objet ew objet. (la fontaine.)

Cette opposition des prepositions de et en forme quel-

ques autres locutions- adverbiales : rf'outre en outre, de

point en point ;c?e temps en temps ; c/e mieux en mieux, etc.

Hemaeqtje II. — Dans les comptes par approximation,

on pent exprimer ou omettre la preposition de. Ex, : j'ai

compte de 20 a 25 peupliers, de 20 a 25 personnes ;
ou :

j'ai compte 20 a 25 peupliers, etc.

Mais lorsqu'il n'y a pas de nombre intermediaire, on se

sert plutot de la conjonction on. Ex, : j'ai compte 25 ou

26 personnes.

Remarque III. — II y a une difference de sens entre

les locutions :

C'est a moi^ )^ i
^ et:c'est^moi, \de parler,— k vous, f P^™^'
^ — ^ Yous,

[
de partir,^ i lui, etc. F^^'''^

^^^- -
^lui.etc.) etc.

La premiere indique que le tour de quelqu'un est venu

pour faire quelque chose ;
la seconde, que c'est son droit

ou son devoir.

*
Remarque IV. — Les prepositions a et de se mettent

encore avec des differences de sens devant un infinitif

apres certains verbes, Ainsi Ton dit :
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1° avec d;

^ Conftmindre d, forcer d^

oblicjcr a (c'est faire une vio-

lence k la volonte). Ex, :

Faiit-il qu'd t'admirer ta f ii-

reur me contraigne ! (voltaire.)
« Fils d'Ulysse, votre vertu

me force a vous aimer. »

(fenelon.)

(( L'equite noii3 oblige a res-

tituer ce qui ne nous appartient

pas. )) (Diet Acad.)
— Demander a (c'est Texpres-

sion d*un desir). Ex. :

« To us demandent a voir la

EQaison. » (la bruyere.)

'—
Participer a (prendre part

a). Ex. /participer a des profits.

— S'ennuyer d, se lasser a (in-

diqueune chose faite avec en-

nui, avec fatigue). Ex.: II s'en-

nuie a attendre.On se lasse plus
rt rester debout qu'a marcher.

—
S^ocGuper a (indique un

simple emploi du temps). Ex. :

(( II vaut mieux s'occuper a

jouer qu'd medire, )) (boileau.)

— SoUiciter a (signifie enga-

ger), Ex. : c( Elle pouvait con-

tenter le desir immense qui sans

cesse la soUicitait a faire du
bien. y> (BossutT.)
— Venir a (indique un fait

qui pent se produire). Ex. :

Si Ton vient a chercher par
quel secret mj^tere. (boileau.)

Etc.^ etc.

2*^ avec de:

— Contraindre de^ forcer de

(c'est une violence materielle).
Ex.: (c Je trainai Cerbere hors

des enfers et le coritraignis de

voir la iumiere. »

(( II for9a le Jourdain de re-

brousser son cours, y> (racine.)

La soif les obligea de des-

cendre en un puits.

(la FONTAINE.)
— Demander de (c'est une

exigence, un ordre). Ex.:
« On nevousdemande pas de

vous recrier : c'est un chef-

d'oeuvre ! )) (la bruyere.)
—

Participer de (avoir des

rapports d'origine ou de simi-

litude avec). Ex. : Le mulct

participe de Fane et du cheval.

— S'ennuyer de^ se lasser de

(indique I'impatience). Ex. ; il

s'ennuie d'attendre. — On se

lasse ^'entendre toujours dire

les memes choses.

—
S'occuper de (indique une

occupation a laquelle on donne
tons ses soins). Ex. : cc Nous
nous Bommes occupes de vous
bien recevoir. » (sevigne.)

— SoUiciter de (signifie prier

instamment) .Ea?. ; « lis I'avaient

sollicite d'entrer dans leur

parti. (Diet. Acad.)

— Venir de (indique un fait

recemment accompli). Ex.:
II vient, en m'embrassant,

dem' accepter pour gendre.

(raoine.)

Etc., etc.
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Kemarque V. — Les prepositions a et de entrent dans

diverses locutions prepositives, comme a Vegard de, au

sujet de, au point de vue de, au moyen de, en dega de, au
deld de, etc.

[

*
HiSTOiRE. — Au xvii® siecle, au lieu de dire d Vegard de,

on disail a Vendroit de et memo en Vendroit de, Ex. :

Et le peuple in^gal d, Vendroit des tyrans. (corneille.) v

(( Remarquez combien Dieu est bienfaisant en sonendroit^ de

confier a sa conduite une si grande et ei noble partie... »

(bossuet.)
Les marques de sa bienveillance

Sent communes en mon endroit* (la Fontaine.)

«—Au xvii« siecle, au lieu de en deed de, au deld de, on plagait
directement devant un substantif deed, deld. — Becd, deld

faisaient office a la fois d'adverbe et de preposition. Vaugrelaa

cite les exemples suivants de locutions usitees de son temps :

1° Priiipositions : Deed la 7nvierey deld la riviere ; 2<> Adverbes :

Les noiivelles de de deed ou les nouvelles de deld. ]

§ 409. A (ravers est immediatement suivi d'un com-

plement, et signifie au milieu de; au U^avers demande la

preposition de, et suppose des obstacles a timverser. Ex, :

Se frayer un chemin a tra-

ven la foule.

Se frayer un chemin an,

travers de mille dangers. ,

§ 409 bis*, Apres pent avoir pour complement soit un
nom ou un pronom, soit un verbe a I'infinitif. Ex : Apres
la yie^ apres moi, apres boire.

Apres, precede de la preposition de, a le sens de selon,

confonnement a. Ex.: portrait dUqorhs nature.

Sins complement, aipres est adverbe et synonyme de

ensuite. Ex. :

II me promene apres de terrasse en terrapse, (boilbau.)
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§ 409 ter*. Aupres de, pi^bs de indiquent la proxi-

mite ; p7'es de lindique dans le temps comme dansTespace,
efc pent se construire avec rinfinitif. Ex. : pres de mourir.

(On a vn plus haut, §216, Rem. V, la difference entre

pres de etpret a.)

Ces deux prepositions s'emploient au propre et an

figure. Ux.: « Vous avez fait yaloir ce service aupres du

prtijce. D (massillon.) Cette armee est de pres de cent

mille hommes,
*
Remarque I. — P7'es pent se construire immediate-

ment avec uq complement, sans la preposition de; mais

seulement dans quelques locutions. Ex. : II demeure pres
la porte Saint-Antoine. Ambassadeur pj^es le saint si^ge.

[* HiSTOiRE.
— II en etait de meme, avant le xvii® siecle, de la

preposition aupres. On latrouve dans LaBruyere : a: Un pastenr

a sa place dans I'oeuvre aupres les pourpres et les fourrures. »

Mais il faut remarquer que cette locution etait hors d'usage
au temps ou eciivait La Bruyere,et qu'il ne I'emploie peut-ehe
ici que pour garder le style ancien de I'etiquette. Richelet

(Dictionnaire francais^ 1680) ne donne en efEet d'exemples que
de la locution aupres de,]

* Remarque If. — Aupres de, indiqiiant la proximit(5,

mdique par extension la coraparaison. En ce sens, il a

pour synonyme la locution au prix de. Ex, : » Sa vieillesse

paraissait fletrie aupres de celle de Mentor. » (fenelon.)

cc Virgile, au prix de hit, n'a pas d'invention. y> (boileau.)

[HiSTOiRE.
— On employait aussi en ce sens, au xvii^ sieole?

la preposition pres de. Ex. :

Pour vous r^gler sur eux,que sont-ils pres dc vous? (RACINE.)]

§410 *. Avant n'a pour complement imm^diat qu'un
Bubstantif ou un pronom (avant la 7imt, avant moi), ou

un infinitif employ^ substantivement {ava>^t diner). 1\ 8Q

joint au present et au parfait de Tinfmitif avec de et r/ue

de, Ex. ^

avant de Yeniv
]

avant que de vcnir;

avant d'etre arrive ; avanl que c/ctro arrive.
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Avant s'emploie adverbialement daos le sens soit de la

duree, soifc plutofc de Tespace. Je vous dirai avant,,, II est

alle fort avant le bois.

•
§ 410 bis*, Dans et en ont en general le m^me sens,

mais en est d'un emploi plus etendu.

Dans ne s'emploie que devant les noms precedes de

Tartide {dans la ville, dans la campagne, dans les affaires).

En n3 s'emploie guere que devant les noms indeter-

mines {en ville, en campagne, en affaires) ; mais il s'em-

ploie de plus devant les pronoms {en moi, en vous) et de-

vant les participes presents {en inarchant, en courant).

*El*marque I.
—

Apres e?2, Particle ne s'emploie qu'au

singulier et devant une voyelle (avec Elision). Ex. ; ^n
Van mille ; en V absence du maitre,etc. En le, en les se rem-

placent par aw, aux (pour a le, a les).

En la est peu usite, mais se rencontre dans le style sou-

tenu. Ex,: Faire un voyage en Italic, en Perse, en Afri-

que, aic Levant, aux Indes. Tomber en quenouille ; tom-
ber au pouvoir, aux mains de Tennemi. Avoir des larmes
aux yeux. « Leur felicite fut changee en la triste conso-

lation de se faire des compagnons dans leur misere, et

leurs bienheureux exercices au miserable emploi de tenter

les hommes. y> (bossuet.)
*
Eemaeque II. — II y a une difference entre les prepo-

sitions dans et en exprimant le temps : Dans indique le

termeouce temps s'arr^tc; en, Fespace qu'il remplit. Ex,:

De juger si les Grecs, qui briserent ses touri^,
Firent plus en dix ans que Louis endixjoura,

(BOILaAU.)

§ 410 ^er *. Devant ne pent avoir pour complement que
des subs tantifs on des pronoms {devant Dieu, devant ltd),

[HiSTOiRE.
— Devant ne s'emploie plus que pour respace ;

au xvii® siecle il s'employait aussi pour la duree. Ex, ; « .Les
anciens historiens qui mettent son origine devant la ville de
Troie. » (bossuet.)

E t ce jour effroyable
arrive dans dix

]OUrS. (RACINE.)
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§ 410 qiiater. La preposition entre ne sedit en generaV

que de deux objets consideres au point de vue de la distance

qui les separe, ou bien au point de vue de certains rapports

de reciprocite ou de ressemblance. Ex. : Eouen est entre le

Havre et Paris. II est partage entre la crainte et I'espe-

rance. Les hommes doivent s'aider mtre eux. II fut trouve

entre les morts.

§411. Jusque ne se construit seul que devant les ad-

verbes de lieu ici^ la;jusqu'ici, jusque-ld. Parrout ailleurs

il se construit avec a, Ex. ijusqu'd demain, jusqu'd Rome.

* Remarque . -^Jusqu'd s'emploie dans des phrases ou il

pent se construire soit comme sujet, soit comme comple-

ment direct ou indirect. Ex. :

COMME SUJET :

Tons les p6res, jusqu'aux

plus graves, jouent avec

leurs enfants.

II n'est ipa^ jusqu aux va-

lets qui ne s'en melent.

COMME complement:

J'aimais jusgu'd ses plenrs

que je faisais couler. (racine.)

cc II fait sa cour a tout le

mondeJiisqii*aiix derniers com-
mi: des minis Ires. »

(SAINT-SIMON.)

§411 bis. Parmij comme son etymolcgie Tindique (Voy.

§ 152), signifie au milieu de, Cette preposition ne s'em-

ploie que devant un nom au pluriel ou devant un collectif.

Ex. : il fut trouve parmi les blesses ;
ou : parmi la foule des

blesses.

§ 411 ter *. La proposition par s'emploie surtout pour

marquer le complement des verbes passifs et des substan-

tifs verbaux representant un passif. Ex. : la prise de Eome

par Annibal. Elle s'emploie aussi pour indiquer qu'on
traverse (par monts et par vaux), qu'on saisit (prendre /9ar

le cou), qu'on distribue (par douzaines), qu'on prend k

temoin ou qu'on invoque (par tout ce qu'il y a de plus

sacre au monde), etc., etc.

[* Origines latines et Histotre. — Par vient de per, et a

garde dans la langue du xvii® siecle plusieurs emplois qui vien-
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nent de la pr^posilion latine, et qui ne seraient plus admis

aujourd'hui (avec le sens de par le moyen de, par suite de^ etc.).
Ex. : « Sous Tullus Hosiilius, et par le fameux combat des

Horaces et des Curiaces, Albe fut vaincue etruinee. )) (bossuet.)
« II so fit alors de grands mouvements par I'inteniperance

d'Appius Claudius. » (Id.) cc Par la vertu des deux Antonins, ce

nom devint les delices des Romains. » (Id.) « A peine cominen-

9ait-ellea reepirer ^ar la paix que lui donna Constantin. »
(Id.)

a Par ce dernier etat la guerre etait necessairement dans
Rome. » (Id.) On trouve par ainsi employe jusqn'au xviii« siecle :

« Les Romains avaient perdu la coutume de fortifier leur camp,
et par cette negligence, leurs armees furent enlevees par la ca-

valerie des Barbares. » (montesquieu.)
Oq employait encore la preposition par oii nous mettons

a, Ex. :

En moins de rien tombe par terre. (corneilo:.)

« Ces molles delices font tomber par terre cette generation. »

(bossuet.) « Edifice autrefois tres-regulier, aujourd'hui ren-

veree par terre. « (Id.) « La ligue fut sapee, et, avant la fin de

Tannee, elle tomha par terre, » (p^refixe.)]

§ 411 quater*. Pour est, apres a etde, la preposition la

plus usitee. Cette preposition sert a marquer la cause on

la destination, et, par suite, recbange, la comparaison, la

faveur on Tinterefc que l-on prend a une personne ou k une

chose, en6n T^poque ou quelque chose doit avoir lieu ou

bien a en lieu. Fx. :

(( Dieu exauce les uns pour leur merite (cause)^ les

autres powr leur penitence {destination), )) (bossuet.)

Ne donner rien pour rien (echange),

(( Sceleratpow?' scelerat, il vaufc mieux etre un loup qu'un
liomme. » (la Fontaine.)

•

Faites quelque chose pour lui {favew\ inieret),

Ce sera pour la Toussainfc, ]ouv pour jour (epoque),
C'est dans le sens de la comparaison qu'on dit : pour

moi (quant a moi). lis perirent pour la plupart. II y a

comparaison avec les autres.

Avec I'infinitif, pour forme quelques idiolismes qui onfc

6te precedemment etudies.
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Eemarque
*

. Les prepositionspowr efc contre s'emploient

quelquefois substantivement (plaider le pour et le contre)

et adverbialeinent (parler po.ir et contre). Pour forme

avec j)^w et q^ue les locutions conjonctives pour peu que,

pour si peu que, Ex.:

Pour peu quon s'en ecarte, aussitot on se noie. (boileau.)

[* HiSTOiRE.
— Autrefois pour s'employait adverbialement de-

vant un adjectif dans le sens de quelque, etc. Ex. :

Pour grands que scut les roiSj ils sent ce que nous sommes.

(CORNEILLE.)

Oq trouve dans le Lexique de Corneille de M. Godefroy
(TI, p. 161 3) de norabreux exemples de cette tournure au
XVII® siecle, et quelques-uns merae du xix®. Mais, des 1705,

Regnier Desmarais la declarait vieillie {Gramm. franc. ^TraiU
des pronoms)].

§ 412*. Sans a pour complement des noms, des pronoms
et des verbes a Tinfinitif (et aussi au subjonctif, avec la

conjonction que). Ex, : sans voire appui, sans vous; sans

rien dire
;
satis que you^ disiez rien.

Avec un substantif indelerraine sans forme plusieurs
locutions adverbiales : sans doute, sans fin, sans faute^ sans

facon, etc.

§ 412 bis. La preposition sous entre dans divers galli-

cismes : sous peine de la vie, sous benefice d'inventaire,

$ous caution, sous bonne garde, etc.

§ 412 te?'*, Sur signifie le plus souvent au-dessus de (slu

propre et au figure). Ex. ; Sur la table, sur la pierre ; sur

toute chose (de la la location adverbiale surtout, c'est-a-

dire avant tout),

Sur signifie aussi, par extension, au sujet de, relative-

ment a. Ex, : Demander des renseignements sur quel-

qu'un. Je n'ai rien a dire sur cela.

[* HiSffOiRE. — Sur etait tres-usiie en ce sens au xvii* siecle.

Ex, : (( Un honnete homme se desinteresse sur les eloges. »

(la bruyere,) « Une femme coquette ne se rend point sur la
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passion de plaire. » (Id.) « EUe n'imaginait pas par quel autre

sentiment eile pourrait jamais se refroidir sur celui de Testime
et de la confiance. (Id.)]

Sur s'emploie aiissi pour designer le temps. Ex. : Sur
le tard, sur le midi. De l^ cette formule qui termine quel-

quefois les lettres officielles ; Sur ce..., et la locution ad-

verbiale sur- le-champ,

§412 quater". Void, Fo^7a. Commeles adverbes ci et

Id, dont ils sont formes avec le verbe voir (Voy. § 152), ces

deux prepositions indiquent : le premier un objet rap-

proche (soit dans le temps, soit dans I'espaee); le second,

au contraire, un objet eloigne. Pour le temps, void s'ap-

plique h I'ayenir, voild au passe. Ex. :

Void ma maison.

Void ce que j'ai i vous

repoudre.
Void qui vous surprendra.

Voild, au bout de cette

rue, la maison du medecin.

Voild toutce que j'ai adire.

Voild qui est fait.

Ces deux prepositions se mettent souvent en opposi-
tion : « Voila les perils ; void les mojens de les eviter. »

(MASSILLON.)

Voild tous mes forfaits
;
en void le salaire. (racine.)

*
Remarque I. — Voild s'emploie de preference h void

pour exprimer une affirmation et surtout une exclama-

tion. Ex. : Voild un bon livre.

Eh bien! le voild done cet onnemi terrible! (racine.)

*
Remarque II. — Void, voild, construits avec que,

ferment une locution conjonctive. Ex. :

Voidqu'ii vient.
|

Voild qu'iX eet parti.
*
Remarque III. — Void, voild se construisent de la

m^me fayon avec comme, Ex. :

Voild comme Pyrrhus vint s'offrir a ma vue. (racine.)

On dit meme, avec ellipse d'ua verbe : Et void comm%
et voild comme.
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* Eemarque IV.— Voild se construit comme un verbe

impersonnelj, avec le pronom neutre il, daus une tonrnnre

interrogative (ne voild-t-il pas, et m^me voild-t-il pas)

qui ne s'emploie que dans le langage familier : cc Ne voila-

t'il pas qu'il se fache? » {Acad,)

[*HiSToiRE.
— Dans cette derniere locution, il semble que le

verbe voir soit a la 3® personne de I'indicatif present [ne se

voitil pas M, forme interrogative de la locution : Use voitld
des gens.,. ) Moliere dit avec ellipse : « Voild pas le coup de

langue? »]

*

Eemarque V. —Dans le style familier on emploie en-

core voict, voila avec le prefixe re. Ex. : Me revoici, le re^

voild,

Remakqtjb VI. — Voict forme, avec I'infinitif vm/r, la

locution void venir.

[* HiSTOiRE. — Cette locution, qui s*explique pal- Tetymb-
logie de ce mot, vois ci venir (§ 152), commtnce a vieillir, et

est devenue familiere* EUe s'employait au xvii® siecle en

po4^ie. Ex.:

Void venir le temps que je vous avals dit. (RAClNB.jJ

CHAPITRE IX.

SYNTAXE DE LA CONJONCTION.

I 413. Aa point de vue de la syntaxe, on distingue

parmi les conjonctions :

1^ Celles qui servent a lier de simpleg mots ou des pro-

positions coordonnees {car, en e/fety done, mais, cependant^
or, et, ni, ou, soit, comme) ;

2° Celles qui lient aux propositions principales les pro-

positions subordonnees (s^, comme, comment, quand^ pour-
quoi), et surtout la conjonction que et celles qui en de-

rivent s lorsque,pimque, quoique soit que, etc.
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Nous nous bornerons aux principales observations k

faire sur les unes et sur les autres.

1° Conjonctions servant a Her de simples mots

et dcs pj'opositwns coordonnees,

§ 414. Lorsqae les deux coaiplements ou membres de

phrase doivent contenir la preposition sans^ ou I'idee ne-

gative qu'elle indique, on pent repeter cette preposition en

aaissant les deux complements ou les deux membres de

phrase par la conjonction et ; on peut aussi n'exprimer
sans que devant le premier complement et le premier
membre de phrase, et mettre ni en tete des seconds. Ex, :

sans peine et sans travail;

sans parler etsans penser;

sans peine ni travail ;

sans parler ni pensrr.

La conjonction ni a deja (^te etudiee plus haut (§ 387)
dans ses rapports avec les adverbes de negation.

§ 415. Aux conjonctions servant k lier des propositions
coordonnees on peut ajouter des adverbes qui font quel-

quefois office de conjonctions : aussi, aussi iien, toujours,

au reste, du moinSy etc. Ex, :

aussi ai-je pris la resolution de partir ;

au reste, aussi bien ) , , . ,. . , /
-, ... . ., f la chose est discutable.
du moins, toujours est-il que^

2^ Conjonctions servant a lier des propositions subordonnees,

§ 416. De toutes ces conjonctions, que est celle dont

I'emploi est de beaucoup le plus etendu. Cette conjonction
se construit^ tantot avec Tindicatif, tantot avec le sub-

jonctif (Voy. | 294-295) ; et felle se rencontre, soit isolee,

soit nnie a differentes parties du discours.

1** Que est souvent precede d'un demonstratif (adjectif

ou pronom), particulierement des pronoms neutres ce, ceci,

cela, Ex. : Vhistoire a cet avantage que...; I'avantage de

rhistoire, c'e^i que,,,; ilg ont ceJa de commun que; on rou-
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gifc
de ce qu on a mal agi.

— Joint au demonstratif ce,

il forme les locutions conjonctiyes : ce gue, de ce que, jus-

qu'a ce que, parce que, etc.

[

*
HiSTOiRE. — 11 y avait au xvi® siecle et dans la premiere

partie dii xvii'^ siecle une locution conjonctive, dont Vaugelas

parle en ces termes : « Ce que, pour si. II est bien fran9ois, et

a une grdce non pareille en nostre langue. M. Coeffeteau en

use souvent. II I'employe par deux fois en la response de

N^ron a Seneque ; « Ce que je responds sur le champ k une ha-

rangue que tu as premeditee, c'est premiereraent un fruit de ce

<( que j'ay appris de toi », et un peu plus bas : « Cequetu tiens

de moi, des jardins, des rentes et des maieons, ce sont toutes

choses sujettes a mille accidents, d Malgre I'autorite de Vau-

gelas, qui juge que « se, au lieu de ce que^ seroit toujours
le mesme sens, mais avec moins de gr^ce et de beaute, » ce

tour, que quelques-uns deja, de Taveu de I'auteur des He-

marques^ trouvaient « vieux », a completement disparu de la

langue a la fin du xvii® siecle. On le trouve plueieurs fois dans

%: les Sermons de Bossuet. Ex. : «( Ce que Dieu regne sur nous,
'^

c'est clemence. » « Ce que Dieu est bon, c'est du sien et de
son propre fonds; ce qu'il est juste, c'est du noire. » Ce.que etait

un latinisme : c'est le quod des Latine, employe comme con-

jouction.]

Remarque. — On dit afin de (avec Tinfinitif) et afin que

(avec le subjonctif).

[*HiSTOiRE.
— Vaugelas se demande si, dans une m^me

periode, ces deux tournures peuvent se mettre Tune apred

Tautre, et il est de cet avie, malgre I'opiDion des plus savants

en la langue (Chapelain, par exemple). II admet la phrase
suivante : Api de faire voir mon innocence a mes juges, et que

Vimpostiire ne triomphe pas de la veriU.
]

2"^ Que s'unit a diverses prepositions, soit immediate-

meat {apres que, avaiit que; des que, depuis que; pour

que; sans que; selon que), soit par I'interm^diaire d'un

substantif \de sorte que, de peur que, afin que, pour a fin

que)*

[

*
HiSTOiRE. — Au xvii« siecle, on disait devantque^ dans le

sens de avant que: <r Avant que, devant que. Tous deux sont

bons.M.Coeffeteau a toujours escrit deva^^ que; mixis avant que
est plus de la cour et plus en usage. » (vaugelas.) On n'avaitpas
encore etabli cette distinction que devant s'applique a I'espace^

COVRS SUPERIEUR, '*''
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avafit au temps. Ex. ; « Devant ce temps, Ton est enfant. »

(pascal.) « Cd meme fils tout-puissant qu'il engendra devant
tous les siecles. » (bossuet.)J

8° Que s'unit aussi au conjonctif nentre quoi^om former

la conjcinction quozque,

[* HiSTOiRE. — An XVII® giecle on employait indifferemmeiit

hienque, quoique^ encore que. Vaugelas admet ces trois locu-
tions conjonctives, dont les deux premieres sont seules restees
dans la langue. La troisieme est la plus ordinaire cliez les meil-
leurs ecrivains de la premiere moitie du siecle :

Vous en etes la cause, €?icor ge^'innocemment. (corneille.)
... Encor que son retour

En un grand embarras jette ici mon amour. (moliere.)
cc Encore gw'ils soient fort opposes... » (pascal.) T/abl>e Vail-

lant, dans ses Etud'^s sur Bossvet, remarque que cette locution

est tres-frequente daus les oeuvres delajeunesse de Bossuet, et

que, dans les oeuvres de sa vieillesse, on trouve -plutot quoiqiie,
C'est a tort qu'on dit quelquefois maJgH que pour quoique,

Malgre que ne s'est jamais employe qu'avec le verbe avoir^

parce que, alors. il a son sens etymologique (mauvais Qre).
Ex. : Malgr^ qu*il en ait signifie quelque mauvais gH qu'il en
ait. Cette locution, qui n'est pas hors d'usage aujourd'hui^ etait

tresusitee au xvii^ siecle.]

4^ Que s'unit encore k la conjonction sott {soit que), anx
adverbes de quantity tantf autant^ si{tantque, si.., quf^)^ et

aux adverbes de temps lors (pour alo?'s) et puis (lorsque,

puisque).

[HiSTOiRE.
—

Apres Tadverbe de quantite autant, on mettait
au xvii^ siecle comme. Ex, :

Tous les rois ne sont rois qvi'autant comme il vous plait.

(CORNEILLE.)]

5** Que se met apres les comparatifs (adjectifs ou ad-

verbes); meilleur, mwux que; moindre, moms que, etc.

II se met anssi apres le superlatif relatif. Ex, : ^enez

le plus tdt qu'il vous sera possible. II a fait du mleux qu\\

apu.

[

*
Oriqines latines. — On reconnait ici, eurtout av^c le su-

perlatif absolu, la trace des constructions latines ; qxmn citiS'

\me;quam optime,]
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6° Que s'emploie tres-frequemment aprfes uti verbe qui
enonce un fait, une opinion ou un ordre. Ex,: Je sals, je

crois que les choses se sont passees ainsi ; ]e mal est qtc\m

agit moUement. « II n'est jamais arriv6 ^i^'un tyran ait

manque d'instruments de tyrannie. » (Montesquieu.)
J'ordonne qu'i\ soit puni ; en supposant que je me trompe.

[

*
HiSTOiRE ET Origines latines. — QuB s'est employe jus-

qu'au'XVii® siede, par souvenir du latin, apres des verbes avec

lesquels 11 ne se construit p'us faujourd'hui. Ex. : « Qui u'ad-
mirera que,..? y) {pascal.) cciS'admirez-Yovi^ pas ^wetous ceux qui
paraissent...? ))C'est le mirari quod.\

V Que^ suivi de ne, s'emploie 1® aprfes le verbe il s'en

faut accompagn^ d'une negation, d'une inttrjogation ou

de Tadverbe pen; 2^ apres le verbe tenv' pris imperson-
nelbment et construit avec une negation ou une interro-

gation. Ex. : II ne s'en faut pas de beaucoup^ decombien

s'en faut-il quW ne se soit ^cquitte? // ne tient a nhi,
a quoi tient'il que je ne renonce k ce projet r

Pen s'en faut que Mathan ne»m*ait nomme son pere. (racine.)

[

*
Origines latines et Histoire. — Cette construction est

calquee snr une construction latine {quin avec le subjonctif
non multum abest quin^ etc. C'est ce que n'a pas vu Voltaire,

qui blame la seconde negation dans ce vers de Corneille :

II ne tiendra qu'au roi qu^&nx effets je ne passe.

Le latinisme est encore plus sensible avec je ne puis [nofi

possum quin) : Je ne puis cette fois que j^ ne les excuse, (boi-

leau.) (( Je ne puis qm je ne m'ecrie. y> (bossuet.) « Je ne puis
que ie ne I'estime. » (Id.) cc Je ne puis quf^. je n'interrompe mon
discours. » (Id,) « Vous ne pouvez pas que vous n*ayez raisou. y>

(moliere.)

II est vrai que, dans toutes ces phrases, la seconde negation
est expletive, et n'e^t Dullement reclamee par le sens: mais elle

s'explique en latin par une loi qui a une grande force dans les

lan^ues anciennes, la loi de Vattraction (la premiere negation
cdtire la seconde); en fran^ais elle s'explique par un Houvenii*

de quin latin. On retrouvora en fran9ais d'autres traces df

•ette coHJonction latino au num^ro suivant (8<^) et § 419, 4^.

tt § 450
-'

'\
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8° Que^ suivi de ne, s'emploie encore dans le sens d8

Mns que. Ex, : je ne dis rien qui\ ne me eontredise,

[

*
HiSTOiRE. — Cette locution etait beaucoup plus usitee au

XVII® siecle qu^aujotird'hui, par souvenir de la construction la-

tine quin et le subjonctif. Ex. :

Ne saurait-il rien voir qu'il n'emprunte vos yeux ? (racine.)

« Nul israelite ne pouvait etre roi, gw'il ne it.t de la maison
de David. 3> {Id.)] a II semble qu'aucun prince ne puisse
recevoir de louanges gw'il ne les partake. » (bossuet.) « Elle

me fait prier de ne point partir gu'elle ne m'ait vue. ^

(SEViGN]^.) Quin est de meme pour un conjonctif et une ne-

gation : qui non ou qui ne.

On retrouve la trace du quin latin (avec I'indicatif) ou de

quin imo dans une formule oratoire frequente dans les Sermons
de Bossuet : « Qu'ainsi ne so^Y^ regard^^z quel etait I'etat du
monde... Qu^ainsine soit, vous savez que... » Mais cette locu-

tion commen9ait a etre surannee
;
aussi Moliere Temploie-t-il avec

un sens plaisant dans Pvurceaiignac : « Qu^ainsi ne soit, pour
diagnostic incontestable de ce que je dis... »]

§417. Remarque I. — II ne faut pas confondre les

conjoncfcions pane que, quoique^ avec les locutions par ce

que, quoi que. Ex, :

Je dis cela, ;parce que je
le sais. (Pour distinguer
cette conjonction de la locu-

tion pa7' ce que, on a joint en

un seul mot ce a la propo-
sition j!?a?\)

Le faifc est vrai, quoique

peu vraisemblable.

Par ce que je sais, je vois

que j'ai beaucoup a appren-
dre.

Quoi que Von puisse en

croire, le fait est vrai.

[

*
HiSTOiRE ET Origines latines. — II est bien evident que

o'est I'usage qui a etabli ces differences. Car, etyiuologique-

inent, 'parce que est forme des m^mes elements que^^ar ce que;

quoique^ des memes elements que quoi que, k savoirjper ecce-hoc

quod; quid quod, C'est meme par pure convention que Ton a

ecrit en deux mots parce que; et il est arrive un moment ou,

pour eviter la confusion de cette conjonction avec la locution

par ce que^ on a voulu supprimer cette derniere : « II ne faut

3amaiB dire par ce que, separe en trois mots
i>,

dit Vaugelas.
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Et il blame la phrase suivante : « II m'a adouci celte mauvaise

nouvelle par ce qu il me mande de la bonne volonte du Roy. »

On trouve chez Racine, parce que en deux parties bien dis-

tinctes : « Parce^ disent-ils, que le vin est un poison. »]

§ 418. Remarque II. — Lorsque et pmsque peuvent

quelquefois s'ecrire en deux mots, separes par une con-

jonction ou par uu adverbe. Ex. : lors m^me que,..; puis
done que.,.

§ 419. Remarque III. — Divers emplois de la con-

jonction que sont a noter :

1° Que, repute, se met pour soit que... soit que. Ex, :

Mais que dorenavant, on me blame, on me loue,

Qw'on diso quelque chose, ou qii'on ne dise rien

J'en veux faire a ma tete... (la Fontaine.)

Que se met encore quelquefois au lieu de pour que apres

un nom indiquant une cause, un motif. Ex.: « II n'y a pas
de raison ^w'une dignite tue celui qui en est revStu. »

(LA BRUYERE.)

Qu'avez-vous done, dit-il, que vous ne mangez pas? (boileau.)

2*^ Que, dans certaines locutions conjonctives, tient

souvent lieu depar qui, par lequel, auquel, duquel, etc. Ex. :

(( Je regarde les clioses du cote qu'on me les montre. » (mo-

LIERE.)(( On a pu vous prendre par I'endroit seul que vous
^tes prenable. » (Id.) a Cette nuee se dissipa avec la meme
Vitesse qa'eWe s'etnit amassee. y> (racine.) cc Valenciennes, du
cute que le roi la fit attaquer. » (Id.)

Mevoyait-il de Cceil qu'il me volt aujourd'hui? ("bacine.)

Non, non, le temps n'est plus que N^ron, jeune encore... (/g?.)

« Le roi ayant suppute le temps que ses ordres pouvaient etre

executes. » (Id.) cc A VhQwxQque je vous parle. » [Id.) « Du jour
que je le vis. » a L'heure etant venue gu'il fallait qu'ils sortis-

eent. o
(Id.) <r Au moment gae j'ouvrela bouche. » (bossdet.)

Du temps que les bStes parlaient. (la foittaine.)

On dit encore: du moment que..
— « Elles avaientparle avec

touU la dignite ga'un aicheveque pouvait faire » (Id-), c.-d-d.

avec laquelle un archeveque pouvait par' or. « Los Kemains
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faieaient toiijours la guerre dans le temps, dela maniereet avec
ceux gw'il leiir convenait. (montesquieu.)

On le voifc, dans toutes ces phrases, le que evite la repe-
tition d'une preposition suivie ae lequel, laquelle,

f* Origines latines. — Ces divers emplois de que r^pondent
soil a quiim, soit a VabLttit: du pronoin conjonctif latin, quo ou

qua, et surtout a Tablatif neutie quo.]

3^ Que 8Q met au lieu de si ce nest. Ex,:

cc Vous vovez des gens qui entrant Bans ealuer que legere^
ment. » (la bruy^re.)

Que vois-je autour de moi, que des amis vendiis? (HACINE.)

Kien n'eet beau que levrai. (boileau.)

[* HiSTOiRE. — Owe, dans ces phrases, suppose T'ellipse du
mot autre et autrement. Cette ellipse, ainsi que celle de tely tel-

lement, est frequente au xvii^ siecle. Ex. :

Par qui sent aujourd'hui tant de villes desertes

Que par ces enrages? (MALHERBE.)
(( Qu'ont-ils fait que d'executer la loi de Moise? (bossuet.)

(c L'E^ypten'avait point encore vu de grands edifices que la

tour de Babel. » {Id.) « Je ne veux d» reponse que celle que
vous me fdt^s tous les jours. » (siiViGNE.) « Ce ^ermon etait

dune force qu'il fai-ait trembler les courtisans. y> (Id.) a Votre
raisonnement est d'une justesse qii'on voit bien q«ie vous etes

devenue politique dans votre gouvernement. y> (Id.)]

4^ Que tient parfois lieu de loi'sque, depuis que* Ex.: II

etait a peine sorti, que la maison s'^croula; je parlais

encore, qu'il etait d^ja parti ;
il y a plusieurs annees que

je ne I'ai vu.

5" Que peut remplacer toutes les conjonctions qui en

BODt formees dans les membres de phrase ou ces conjonc-
tions devraient etre repetees. Ex. : lorsqu^on regarde et

qu'on voit... ;
a moinsqu'on ne pense et ^'w^'on ne dise...

Que remplace de meme, par analogic, comme, quand, si.

Ex. : comme j'ai parle et que vous avez entendu
; quand

j'ouvre les yeux et que je consid^re... ;
si vous dites une

chose et que vous en pensiez une autre...



SYNTAXE DE LA CONJONCTION. '—
§ 419 bis. 457

Remarque. — Quand il remplace si, que est suivi du

subjonctif.

[*HiSTOiRE.
— Nous n*employons que avec le subjonctif, en

p ace de si, que lorsqu'il y a un doute dans la pensee. Au
xvii<^ siecle on eraployait cette tournure meme apies un si non
dubitatif. Ex. : « Si Achab ferma durant quelque temps la porte
du Temple, etquily nit m quelque interruption dans les sacri-

fices, c'etait une violence qui ne fermait pas pour cela labouche
de ceiix qui louaierit le nom de DIeu. » (bossuet.)]

6"" Que s*emploie d'une maniere expletive dans la locu-

tion si j'etais que de vous^ dans les exclamations etdans

des phrases ou Ton veut marqner quelqne emphase. Ex,:

Malhenreux que je snis !

(( Quel supplice que d'entendre declamer pompeusement
un froid discours ! » (la bruyere.)

...Esclaves que nous sommes
Et des rigueurs du sort et des discours des homiues ! (racine.)

a La cruelle qu'eWe est se bouche les oreilles. (malherbe.)

V 0W6 '

s'emploie avec le eonditionnel dans certaines

phrases elliptiques indiquant une supposition. Mx, : II

aurait trouve un tresor, qu'il ne serait pas plus heureux.

§419 bis, Dans les propositions coordonnees, dans les-

quelles entre une des conjonctions si, que. etc., ces con-

junctions doivent s'exprimer devant le verbe de chacune
de ces propositions. J^x. :

Puisqu'on plaide et qu'on meurt, et q^t'on deviant m^lade,
II faut des medecins, il faut des avocats. (la Fontaine.)

[*HiSTOiRE. — La conjonction que est pre.sque toujonrs
omise, au xvi^ et meme au xvii^ niecle, dans la seconde des

propositions coordonnees. Ex. ' «Si madeynoiselle est en Veghse^
et arrive quelque gentilldtre, il faut qu'elle se leve pa-mi tout
le peuple... » (h. estienne.) — « On estimoit Philippus si ter-

rible en ses arwes,que rien n'arrestoit devant lyi,ct ne se trouvoit

personne qui e'csast presenter en bataille centre lui. » (amyot.)]

§419 ter*.Si, suivi d'un adjectif ou d*un adverbe et de

que, forme une locution adverbiale et conjonctive qui a le

sens de quelque,,, que^ et veut egaleraent le verbe aa sub-

2b
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jonctif. Ex. : Si mince qu*ilpmsse 6tre, un cheveu fait de

Tombre.

[*HiSTOiRB.
— Au XVII® siecle, on employait egalement si en

ce sens, sans le faire suivre de que, mais en mettant le sujet

apres le verbe suivant. Ex, : « Une figure, si mgxjMkxQ soit-dk,
n'est pas agreable a la vue, lorsque... » (descartes.)

On employait meme si suivi depei^ et de que avec I'indioalif,

parce que toute idee de doute disparaissait : si peu que equiva-
lait a le peu que. C'est comme le si quid des Latins. Ex. :

Si peu quefai d'espoir ne luit qu'avec contrainte. (COENEILLE.)

« lis coneumaient si peu qu'ils avaient de force a se sup-
planter les uns les autres. » (mezeray.)]

I 420. II faut distinguer st conditionnel (qui exprime
aussi le souhait, § 420 bis, 1°) et si dubitatif. Fx. : Get en-

fant sera r6conipens6 s^il travaille (si conditionnel) ; je
ne sais s\'l meritera une recompense (s?* dubitatiH. On a

vu plushaut(| 285) que, apres le si conditionnel, I'impar-
faifc se met pour le present du conditionnel. On voit ici

que, apres le meme si conditionnel, le present se met pour
le futur, mais que le futur se maintient apres le si dubi-

tatif.

[* Grammaire COMPARATIVE. — Si condltlonnel repond au si

des Latins
;
si dubitatif a utrum ou an,]

3^ Conjonctions employees dans des propositions

principales ou independantes.

§ 420 bis. Les conjonctions si et que, employees en ge-
neral en tete des propositions subordonnees, se trourent

quelquefois dans des propositions principales ou in-

dependantes. On ne pent y voir des propositions subor-

donnees qu'en supposant quelque ellipse, ce qui n'est pas

toujoiirs necessaire.

1° Si s'emploie ainsi dans les formules de souhait. Fx,:

Oh ! si je pouvais ! (Oh I qtie je serais heureux, si je

pouvais I)
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[*HiSTOiRE.
— Ilyavait auxvii® si^cle une locution conjonc-

tive fort usitee dans le sens de neanmoins : si est-ce que. « C'e-

tait une fa9on de parler fort bonne et fort Elegante au temps de

Vaugelas, mais elle ne Test guere maintenant; et ceux quj

ecrivent avec le plus depolitesse font scrupule de s'en servir.x

(Le P. BouHOURS, Remarques nouvelles.)

Elle est frequente dans les Sermons de Bossuet. Ex. : « Bien

que ce goit un ecrit ineffable, si est-ce toutefois que les Ecri-

tures divines nous le representent en diverses manieres. » —
« Et bien que tout le monde confesse qu'il n'y a rien de si ne-

cessaire que ce precepte du sage, ti est-ce toutefois que si nous
Tobservons en quelque fa^on... » etc., etc. On la trouve aussi

dans Pascal ; « Si faut-il voir si cette belle philosophie n'a

rien acquis de certain... )> La 1"^^ edition du Dictionnaire de

VAcad^mie (1694) signale cette locution comme vieillie.

Vaugelas cite un autre emploi de si qui a une grande ana-

logic avec celui-ci. II I'explique par avec tout cela^ ne I'admet

que dans le style familier, et en donne I'exemple suivant !
—

ac J'y ai fait tout ce que j'ai peu, j'ai remue ciel et terre, et

si, je n'ai pu en venir a bout. »]

Remarque. — Si s'emploie aussi quelquefois dans les

propositions coordonnees pour marquer la secoiide partie

d'une interrogation. Ex. : .

Juste Ciel! me trompe-je encore a I'apparence,
Ou si je vols enfin mon unique esperance? (corneillb.)

« Tout genre d'ecrire re9oit-il le sublime, ou sHl n'y a quo les

grands sujets qui en soient capables? » (la bruyere.)

2'' Que s'emploie, dans les propositions principales, pour

indiquer un ordre, un souhait, une concession, une suppo-

sition, une exclamation. Ex. : qu'W. parte.
— Que ne vient-

il r — Que Dieu veille sur vous !
— Eh bien ! qu'A vienne.

— II auraifc tons les tresors du monde qii'A ne serait pas
saiisfait, cc Que Dieu retire sa main^ le monde retombe

dans le n^ant. 3> (bossuet.)

Mais que dorenavant on me blame, on me lone...

J'eu veux faire ^ ma tefce. (la Fontaine.)

Moil que je lui prononce un arr^t si severe I (racine.)

Mais que ma cruaute succede a ma colore 1 (Id.)

roTTR? su' lea-KUR. 20.
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Non, seigneur, que les Grecs cherchent quelque autre proie.

(Racine.)

Quand on lit en tete d'un chapitre : cc Que la vertu est le

plus grand des biens », on doit supposer i'ellipse de la

proposition principale, par exemple : il va etre demontre.,.

3° Que, accompagn^ de 7ie, s'emploie souveut dans le

sens de ponrquou Ex. : que 7ie se corrige-t-il ? que ne puis-

^e Tavertir?

[*Origines latines. — C'est encore un latinisme : que Tie cor-

respond a qidn (avec Pindicatif), et quin equivaut k qui mn,
synonyme de cur no72...?]



SUPPLllMEKT
OU

NOTIONS COMPLeMENTAIRES

CHAPITRE L

FORMATION DES MOTS.

I. Des mots et de leurs divers elements.

§421. Apres avoir etudie suocessivement 1° les lettres ou

la phonetique (Notions 'preliminaires, § 1-27) ;
2<^ les mots ou la,

lexicohgie, (premieff^ partie, § v8-l57); '6"" les phra^^s ou la

sydaxe {seconde pa^Hie, § 158-420), il y a lieu de revenir eur

les mots, consideres isolement, pour se rend re compte de leur

formation.

§ 422. Les divers elements dont peuvent se composer les

mots sont :

1^ La racine ;

2^ Le radical;
30 Les affixes,

§ 423. La racine est Telement le plus simple, leplus general

qui entre dans la formation d'un mot
;
c'est le germe de plu-

sieurs mots
;

il etablit entre edx des rapports de signification.

§ 424. Le radical^ c'est I'element qui indique la premiere for-

mation d'un mot. On appelle, en fraT]9ais, radical ce qui reste

d'un mot quand on en retranclie les affixes et les desinences,

[Etymologie. — Eacine vient de f radichia, forme du substantif

latin radicem ; radical, de I'adjectif latin radicalem.']

§ 425. On appelle affixes les elements qui, dans la formation
des mots, s'ajoutent au radical. S'ils le precedent, ce sont des

prefixes; s'ils le suivent, ce sont des suffixes,

[Etymologie. — Ces mots viennent de trois mots latins :

affixum, fixe a cote; prxfixum, fixe devant; snfflxwn, fixe au-
dessous. c'est-a-dire apres j

c. SUP. ^ 26.
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§ 426. On appelle desinences
^
en fran9ais, les lettres ou syl-

Jabes qui servant a marquer le genre et le nombre.

§ 427. Des exemples feront mieux connaitre ces divers
elements :

1. Racine.
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1° PREFIXES

Tableau des principaux Prefixes

CLASSES PAR ORDRE ALPHABIStIQUE

1
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PIIEFIXES.

circum-
Et, par alte-

ration :

circon-

cis-

com-
Etj par alte-

ration :

1. co-
2. COl-
3. con-
4. cor-
contra-
contre-

de-

des-

di-

dia-

et, ^ja^' 4li-

sion :

di-

dis-

et, l^par Eli-

sion :

di-
2^par assimi-

lation :

dif-

dys-

en-

et,par accom-

modation :

em-

entre-

O K I G I N K S

LATINES
ET GRECQUES

lat. circum.

Jd.

lat. CIS.

lat. cum.

lat. co-

lat. col-

lat. con-

lat. cor-

lat. contra.

Id...

lat. de.

kit. dis.

(dis-calceatum,

des-chausse.)

grec 'Si^.

grec (5ia.

Id

lat. dis.

lat. di.

lat. dif.

grec $u;.

frangais en
;

lat. in; grec h.

frangais en ;

grec Iv.

SIGNIFICATION

tout autour.

Jd.

en de9^.

avec.

contra.

Jd
.Id

.Id
ja , , . . . ,

Jd

61oignement.

deux fois.

a travers, enti6rc-

ment .

Id..

separation .

Id.

Jd.

nial.

dedans .

Jd

[•••••« •-/^asa*««s«

/rang, enive; entre.

EXEMPLES.

Mots de formation savante : cir'

c?/mnavigation, ci/'c?/wipolaire.

Mots d'origine populai7'e : circon-

stance, ci/ronvenii, ci/conf6-

rence, arco;tscrire, circonG.exe.

Mots de formation savante, : cis-

alpin, cwrhenan.

co7?ibattre, cowpatriote, comrm&-
sion.

coaccuse, coassoci^, cohabiter.

coZlaborer, coZlht^ral. coZl^gue.

co?icitoyen, concourir, concorde.

co;Tespondre,co7Tompre,co/'roder.
CO/2 ;/Y/diction

,
co??7;r«vention.

contredixQ, contre&emg ,
contre-

bande ,
co/iZ/-rfaire

, con^fole

(pour contre-role).

fZe'baptiser, <fe'boucher, f?epayser,

cZe'poser, <?^pendre.

ff^^abuser, de'saccord, <feV«agrM-

ble, fZ^mppointe, desaxmex, d^s-

habituer, c?esbouorer.

Mots de formation savante : di-

lemme, d'tphthongue.
Mots de formation savante : dia-

deme, cZzY;gnostic, dmpliane.

diov&msb «Z/optrique.

Jwcerner, c^wtinguer, (Z/^paraitro,
-

dwtraire, cZioposer.

rfilapider , distance
, <?/sperser,

digerer, digression.

c??/famer,(f//Scile,f7//Tus,<f//Tornie.

Mots de formation savante : dys-

pepsie, (?|/5senterie.

€«cadrer, ^-nchainer, ewclore, en-

fouir; e?id6niique.

ewiballer, 67?ibourber, ^mbraser,
e;»brasser, ^wimagasiner, em-

porter, employer.
Mots de formatinn savante : em-

bryon, empyr^e, empirisme.
entrp-pot, entrecon-per, entremt-

ler, entrelsLcer, entregent, entre-

tenir, etit^'^acte.
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SEC

PS^FIXES.

pros-
re- et re-

ORIGINES
LATINES

KT GRECQUES

grec ttjo;.

lat. re. p^df.

retro-

sous-
ed, par alte-

ration :

SOU-
•

sub-
ei, par assi-

milation t

1. suc-
2. SUf-
3. SUg-
4. SUp-
ou, avec al-

teration :

5. SU
super-
et, par alte-

ration ;

supre-
sur-
et par alte-

ration :

SU 1

i4 par iiccom-

niodat'On :

syli . sym
)u par elision:

tele-

trans-
et, par altd

ration:

1. tra-
?. tre-
vioe-

maa

lat. retro.

//'. souSjZa^sub.

lat. sub.

lat. suc-

lat. suf-

lat. sug-
^a?. sup-

Zrfit. SU- (sub.)

to^ super.

lat. super.
lat. supra.

//'. sur.

..... Ja . . . ,

gr. T?!X£.

Za^. trans.

lat. tra-

Zaf. vice.

SIGNIFICATION

vers.

1. renouvellement,
redoublement (en
latin rursus.)

2 . Retour en arrife •

re en latin retroj
en arriere.

Sous, en dessous.

...... ••''^

au-dessous.

Id

Id
Id

•....•. Ja, ......

au-des3us.

Id

...... .-la , ,...«..

avec.

EXEMPLES.

Mots de formation savante : pro-
curer {curarepro aliquo), p?v-

cureur, j^roconsul {proconsule,k
' la place de consul), 2>rospectus.

^ro^elyte, ^ro^odie.

recueillir,;'e'joindre,refaire,rebon-

dir, repasser, /'e'citer, 7'^SRisir,

7'essembler, ressoitir, yessentir.

re'agir, r^criminer, reclamer, res-

pect, r^clusion, 7'^sister.

Mots de formation savante : ritro-

ceder, ^-^J^^rograder, 7'eYrospectif.

50w^raire, 50?/5-lieutenant, sous-

cription.

^oMterrain, ^owligner, ^oi/mettre,

^ozfvenir, «oj/rire.

5M6alterne, ^M^diviser, jw^juguer,
5w6stance.

5?tcceder, 5«ccomber, ^wccursaJe.

stifOxe, 52//foquer, 5M/fire,

sugg^rer, sugge&tion.

supplanter^ sup-pl^r, supitoiter,

SM^poser,

SMspecte.
Mots de formation savante : su-

per^n, ^Mp^rstition, super^o-
ser, supercherie .

supreme, supi'emaiie .

Survenir^ suru ut, 5?/;'face, svr-

nommer, jw/huniain, ^?/y'char-

ger, 5M''croit, ^wz-monter.

, susdit, 5M5pendre, 5wsceptible.

syntfixe, sytidic, .iyn-

optique , synchro-
nisme.

au loin,

au dela.

Id

. .... .Jci

k la place de.

• • • • • •

Mots
de

formation { *«/«abe,5|/nogisme.A-t/?-tormation \

le-pse, sy7nho]e. sym-

pathie, 52/;?iphonie.

'. symetrie, systeme.

tdMgra^he, teldnrskmrne, tdU-

scope, ^eV^pbone.
trans\t\on. t7'ansit, t7'ansaciion,

trans-porter, transmetire, trans-

former, tfvmsgresser.
irayesiir.t''acimrt .traverser,traQo.

/r^pnsser, ^/•essaillir.

vic^ -roi, vjc^-amiral. On a ditpar
abreviation : vrcomte 'vice co-

mitis); ridame {vice domini) .

=as
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2° SUFFIXES

I 433. — Les b^uffixes se divisent en quatre classes :

1° Suffixes des substaritifs
;

2*5 — —
adjectit's et participes ;

30 ,
— — verbes;

4^ — — adverbes et autres particules.

Ces quatre classes se subdivisent ellet-memes, d'apres leur

sens, en plusieurs groupes :

l'« CLASSE - SUFFIXES DES SUBSTANTIFS

Tableau des principaux suffixes de substantifs

GROUPES.
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OROUPES.
LEUR

SIGNIPICATION.

B. la mani^re,
]es qualites,
les defauts.

3 . Noms de

licux, d'ins

truments . .

i. Noma d'ha-

bitants d'un

pays

5. Augmen-
tatifs, fre-

quentatifs et

p6joratifs ,

SUFFIXES.

6, Diminutifs, .

-ance.
-ence.
-esse,
-itude.
-te.

-erie^ -as-
serie.

-le.

-ice, -ise.

-isme.
-acle, ail.

-oir.

-oire.

-che.
-er.

ain, -aim.

-y.

-viers .

-erre .

-an.

-ac.
-an.
-ain.
-ien.
-ais.

-01s.

-agne.
-aille.

ace,-asse.

-ade.

-aud.
-eau.

elle
-aut.

-et, -ette.

ORIGINES

LATINES, ETC.

Lat. -antiam.

-entiam).
Lat. -itiam.

Lat. -udinem.
Lat. -tatem
Lat. -\B.ra.{avec af-

faiblissement des

suffixes frangais

-eur, -asseur, -ier.

Lat. -iam.
Lat. -itiam.

Gr. iffjiov.

Lat. -aculum.

Lat. -orium.

Lat. orium, -oriam,

Lat. -cam.

Lat. -erium,-arium.
Lat, -amen.
Lat. -iam, -iacum,

-itum, etc.

Lat. -verum.
Lat. -dorum, -du-
rum.

Lat. -encum, -en-
nnm.

Lat. -acum.
Lat. -anum.

Id.
Id.

Lat. -ensem.

Id.
Lat. -aniam.

Lat. -aculum,-aliam.

Frangais.

Gr. a8a.

Italien, -ata.

Germanique.
Lat. -ellum.

Lat. -ellam.

Germanique.
Bas lat. -etam.

EXEMPLES.

Sibondance, ignorance.

patience, negligence.

parewe,tristewe,faiblewe,3eunme.

aptit«d!e, he&Uiitde, certitude,

hont^, sanfe',humani/e', pauvrete'.

ladrene, poltronnme, fripon-

nerie, r^\asseriej ^crixasseine.

perfidze, calomnfe.

avarice, s6vice; b^tt^e, sottwe,

fain6antf^, gourmandwe.
barbarisme, antagonwnje.

spectacZe, oracle; gouvern«27,
berccw/.

dortotr, parloir, abreuvoiV*, pres-

soir, comptoir, arrosotr,lavo(/-;

refectoire, armoire, dcritoire,

histoire.

moncJie, Tperche.

grenier, vivier, bticher, oloolur.

airain, levain, essaim.

Neuilly, Antony, Noisy, Cham-

pigny.
Tuouviers, Yerviers.

Anxerre, Nanter/'e, Tonnen'e,

(Ternodnrum).
Morvan, Dourdan, C&chan.

Aurillac, N6rac, Bergerac.

paysan, Toscan.

Romam, Germain, Americain.

Norv6gte/i, Autrichfen, PmssiV?? .

Fra.r\(^ais, Anglais, Portugal,
Nant-ai^.

Suedow, Danow, Gregeow.

campa^ne, montagne.
h&taille, mitraille, 6pousaj7/e,

intaille, m&ngeaille, gueu-

saille, Y&letaille.

populace, grimace; paillawe, sa-

vanta56-e, papera^^e.

myriadei cavalcacZe, g&mhade.

lourdaMd, h&daud, rongeaud.

laperertM (leporellum), cerceaw,

arbrisseaw , chevreaM, per-

dreaw, lionceau, rameatt, dia-

peaw, ruisseaw.

demoiseZZe, ^cnelle.

leyraut.

lacet, cciWet, feuille^, jardiue^,

m&isonneite, pl&nohette.
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GHOUPES.
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GROUPES.
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REMARQUES.
Remarque I. — On le voit, ce sont les suffixes latins qui ont

donne a la langue fran9aise presque tous ses suffixes; mais,
une fois entres dans la langue, ces suffixes ont ete appliques

par analogic a des radicaux fran9ais.

Remarque II. De meme qu'il y a des mots de formation

populaire et des mots de formation savante, il y a des suffixes

de Tune et de I'autre origine. Ainsi, de la racine piim et du
suffixe arium, est venu, par formation populaire, prem-ier, et

par formation savante, prim aire,

IV. Des mots d6riv6s.

§ 434. C'est, en general, par I'addition de suffixes que lesj

ddiHv^s se ferment des primitifs : par I'addition de nouveaux
suffixes on forme des derives de derives.

Les suffixes representent ce qu'on a judicieusement app^le
hs id^cs latentes du langage (\), Rien n'est plus simple a la

fois et plus important a etudier que cette formation de mots

par addition de suffixes. Ces nouveaux elements, si humbles
en apparence, sont tres-feconds : a euxseuls, ils expriment une
foule d'idees qui, sans eux, exigeraient en fran9ais I'eraploi de

plusieurs mots ou de toute une periphr.ise. Ainsi le eeul suffixe

ier, joint a divers radicaux, exprimera :

1° La production (pomm-ter, figu-zer, poir-t^r) ;

2° La contenance (fruit-ier, encr-ier, herb-ier) ;

8° La qualite (coutum-/er, fa9onn-zer, famil-m') ;

4° La profession (aumon-ier, charpent-zer, port-eer, armur-zer) ;

5° L'usage d'uiie armespeciale (fusil-ier, grenad-ier, cuirass-

ier) ; etc., etc.

[*Origines latines. — Le suffixe latin est en general altere, en
mime temps que lo radical, dans les mots derives de formation po-
pulaire, et respecte dans les mots de formation savante. Ex. :

Mots latins :

rat-ionem,
'

comparat-ionem.

Formation savante.

ration, rationner,

Foi^mation 'populaire :

raison,

com^:r:;:rrn;:' Icomparaiaon, |comparat-if,
fact-um, fact-ionem, I fait, | fact-ion, fact-eur,etc.,

conduct-um, i^ a -4.^ I j ^

conduct-orem, jconduite,
fconduct-eur.

Dans les mof s de formation populaire, des lettres parasites s^ajou-
tent devant le mot, et meme an corps ou a la fin du mot. II y a peu

dxxemples des deux derniers faits (fundam, fronde; lilium, lis);

(1) Michel Br^al, les Idees latentes du langage, dans les Melanges
de mytholvgie et de Hnguistique^ p. 295 et suiv.
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mals le prcQiier est tr^s-frequent. Quelqiiefois ce sont des con-
sonnes (ranunculam, grenouille; octo, huit; hederaln, lierre)
Mais le plus souvent, c'est ua e qui s'ajoute devant les groupes de
consonnes sc, sp, sf. C'est ce qu'on di^\iQ\\QYe prosthetique. Ex :

stellam, ^toile;

sternutare, ^ternuer;
stomachum, estomac;
stringere, ^treindre ;

studium, etude;
stuppam, e'toupe;

eiOtj etc.

scalam, e'chelle;

Y scandalum, esclan-

dre;

scientem, escient;
scolam, ecole;

scribere, ^crire;
scutum, ecu;

sparsus, ^pars;

-J- spatham, e'p^e ;

speciem, e'pice;

spicam, ^pi ;

spinam, epine;
spiritum, esprit;

Kponsus, epoux;
stabilire, e'tablir

;

statum, ^tat ;

Remarque I. — H y a en fran^ais un assez grand nombre
4e77io^s derives dont le pnmi^z/n'existe pas dans la langue ou
bien est sorti de I'usage.
Ainsi le vieux mot heiii% qu*on retrouve seulement dans le pro*

verbe : il n'y a qu'heur et malheiir, a forme les mots : heuv-eiiXy

hon-heur, ma\-heur. Le vieux mot chapel^ par lequel on en-

tendait un ornement de tete, a donne chapel e^. Du vieux
mot goupily signifiant renard, est venu le mot goiipil-lon, qui

designe un instrument semblable a une queue de renard.
Du vieux mot germanique brand (epes), est venu le verbe
hrandir.

Quant aux derives dont le primitif n'existe pas en franQais,
c*est a leur sufiBxe qu'on voit qu'ils sont des mots derives

;
et

c'est dans la langue latine qu'il faut chercher leur primitif.

[Origines latines. — Par exemple, album a donne le mot
aub-ieT (comme le mot aub-e) ; candorerriy candeu7'; mercem, mer*
cier ; singularem ^ singidier^ etc.]

Remarque II. — Dans ia derivation des mots, Taccent to-

nique change de place, pour se porter, selon la regie (§ 24), sur
la derniere syllabe, excepte quand elle est muette. Ainsi,

la syllabe qui est accentu^e uans : devient atone dans :

c/irt/idel/^, chandelier;

faim, famine;
clair, clar^e;

grain, graine, grenier;

c/ieval, cheYSilier;

epice, Spicier; etc.

§ 435. On distingue la derivation nominale (substantifs et

adjectifs) et la derivation verbale (verbes).

Derivation nominale.

On a vu (§ 434) que la derivation nominale ee fait, en gene-
ral a Taide de suffixes; mais elle se fait anssi quelquefois sans
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1° Derivation nominale avec suffixes.

La derivation iioiniiiale avec suffixes est le mode de forma-
tion le plus ordiii lire des substantifs derives et des adjectifs
derives.

1. Substantiffi derives. lis se forment :

d'auires sub-tantifs (c rise, cerisier; esclave, esclavage);
d^ adjectifs ^boi', bo.te; jaun«-, jaunisse; noir, noirceur);
de verbes (chauffer, chauffage; cGurir, coureur),

Rkmarque I — Parrai les sub^tantifs derives de verbes, un
grand nombre sont formes avec addition des suffixes anty enty
and.

[Origines latines et Histoire. — Ant est im suffixe de parti-
cipe present franQais (cowc/iant, cowrant, levant, montant, penchsLut^
pendsLiit^ /ra//chant, vivsmt). Ent est un suffixe de participe present
latin, enten (adherent, n/fltient, exi'edient, eanivalei\t,pr4c^dent, pre-
sident, i-^s^dent). An f est une forme acceesoire du premier (/?'«and,
du verbe fri>€).

— Les mots en ant et en and supposent toujours i;n
verbe frauQais; mais ce verbe a quelquefois disparu de la langue :

galant vient du vieux verbe gnler. Quelquefois il vient d'un par"
ticipe present latia en ante >/ (w^orcAand,de me cantem), on m^me en
ente n. (manant^ de manentem) — Quelques noms en en: viennent
directement du latin, sans mtermediaire de verbe frangais. Ex. :

regent^ Occident^ Orient^ adolesceni.'\

Remarque IL — Leu suffixes diminutifs n'expriment la dimi-
nution que lorsque leur primitif exi-te en frdn9ais.

Aint-i, a?i?2eau, r;oM/eau, c/iOpeau, c/<tt^eau, ne sont pas ou ne
sont plus des diminatifs.

Pour devenir des diminutifs, les mots ont besoin d'un autre

suffixe : c/id^eau, chdtel-et.

Dans agne-let, il y a deux suffixes de diminutifs : P eau,
2° et. De m§me dans oiSrill-on, carp-ill-orif etc.

2. Adjectifs diriv^s, — lis se forment :

de substantifs (honte, honteviK; origine, origme\^origindX)'i
d'autres adjectifn (jaune, jaunaire; bon, feo?iasse);

de verbes (noir, noircir
; blamer, bldmeible).

[Origines latines. — Ce qui a ete dit plus baut des substan-

tifs d6riv4s terminus par e?it et ant s'applique aussi aux adjectifs.

Ainsi, charmonf, savant, sont, au moins k I'origine, des participes

presents de verbes frangais (charwer, savoe'r); le suffixe de excellent,

divergent, negligent, vient du suffixe entefn ;
et nonchalant, semil-

l<r?2f, viennent de vieux verbes (nonchaloir. 86m?7/^r).
— Du reste

im grand nombre^ d'adject fs viennent directement du latin, sans

i'interm^diaire d'aucun mot frauQais. Ex. :

Avec le suffixe aire (arem, ariuni) : populaire, contraire, primaire j— el [alem) : rationnel, cru§l, visuel ;
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Avecle suffixe al (alem) : mental, guttural, local;— eux {osum) : studieux, precieux, odieux ;— ique (icum) : historique, fauatique, pacifique;— lent (lentU'u) : succulent, opulent, violent;— ace (acem) : efficace, vorace, loquace, tenace;— bond {bundum) : vagabond, furibond;— ide ( idum) : timide, rigide.]

KemA-RQUE genbrale. — Les substantifs ou adjectifs derives

de verbes ont, soit une origine frari§aise, soit une origine
latine.

Quand ils viennent du francais, ils se tirent dii radical

verbal, tel qu'il se trouve a Findicatif present. Ex.: naissance]

nais8a?2^;indicatif present, nous ?zaissons; infinitif, naitre.

Quand ils viennent du latin, ils se tirent du supin. Ed. :

portatum, por<a^if; gesturriy gest-e^ gest-w?2; actumy act-c^

act-20/1.

2** Derivation nominale sans suffixes.

Les derives qui se forment sans suffixe sont tous des substantifs
verbauos, c'est-^-dire substantifs derives de verbes.

La plupart sont tir^s du radical du verbe, tel qu'il se trouve ^I'in-

dicatif present, mais avec suppression de la desinence. Seulement,
quelquefois, pour la facility de la prononciatiou, on ajoute k ce
radical un e muet. Ex. :

1. Exemples de substantifs verbaux simplement formes du

radical, tel qu'il appaiait a 1 iadicatif present;

aboi (faboie) ;

accueil, recueil (]^aemeille, je recueille) ;

appel, rappel {^'appelle, je rappelle) ;

CGHibat. ebat (je combats, je 7n'^bats)'j

desir (je desire) ;

dedain (je dedaigne) ;

maintien, soutien (je maintiens, je soutiens)\

pleur (je pleure);

tour, detour, atour (je tourne) ;

vol (je vole).

Quelques-uns viennent de verbes qui ne sont plus en

usage. Ex.:

achat
;

depart (on n'a plus queTinfinitif se departir))
dessein

;

deuil (on a dit autrefois se douloir, dolere);
discord

;

-

e-ffroi, emoi;
relief, etc,

C. SUP. ' '
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D'autress'expliquent par des variations de prononciatioD. E.u;

espoir (on pronon^ait espoiiere; y'espere);
gain (on prononcait je gaigne) ;

groin (de je grogne, qui se pronon9aitye groigne).

2. Exeraples de substantifs verbaux formes du radical avec
addition d'un e muet :

blara-e, offr-e,

dout-e, purg-e,
foul-e, tremp-e.

Rene vient de je retiens (primitivement je retene; d'oii le

eiibstantif retenue)^ etc., etc.

II. Les autres substantifs verbaux sans suffixes viennent dii

participe passe de verbes fran9ais, et presque tons sent du fe-

minin. Ex. :

MASCULINS ;

un dit, UQ dedit;—
fait;—
joint ;—
re9U ;—
reduit,
etc.

FEMININS

des allees et venues; iine fumee;—
gelee;—
issue;—
rnontee;—
partie ;— pensee ;—
sortie,
etc.

une arrivee
;—

contrainte;— couvee;— cures;— decouverte;— destinee
;— duree;

Plusieurs de ces derniers substantifs verbaux sont formes d©

parti crpes passes hors d'usage aujourd'hui. Ex. :

chute, au lieu de chue
;

course — courue
;

elite — elue
;

employee ;

pendue ;

rendue ;

tendue;
vendue ;

entorse, qui vient de torse^ synonyme de tordiic;

source, d'un ancien participe du verbe sourdre
; etc., etc.

[Origines latin es. — Quelques-uns de ces substantifs verbaux
sont formes de participes parfaits passifs du latin. Ex.:

emplette
pente
rente

tente

vente

defense, de defenm ;

dette, — debita ;

meute, emeute, dQi7iota,efnota;

offense, de off'ensa\

perte, de perdita ;

pcinte, de pu?icta',

quete, conquete, etc., de qua;sit i

f qusesta ;

recette, de recepta :

reponse, de responsa;
route, de nipta;
trait, traite, de iradumj tracta;

etc.
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Derivation verbale.

Les verbes derives sont formes :

V^ De substantifs ou d'adjectifs. Ex. :

sec, secher
; egal, egaler;

aigre, aigrir; rouge, roiigir,

etc.

sanglot, sangloter ; flot, flotter
;

fin, finir (on disait autrefois

finer) ;

garant, garantir (les derives en

er sont de beaucoup les plus

nombreux) ;

2<=' D'autres verbes. — Ce sont surtout des diminutifs et des

frequentatifs. Ex.: bourrer, bourreler; crier, criailler; tirer,

tirailler; mordre, mordiller; taper, tapoter ; rever, r^vasser, etc.

V. Des mots composes.

§ 436. Si Ton considere les mots composes au point de vue do

leurs elements, on voit qu'ils sont formes tantot par la reunion

de plusieurs mots simples, tantdt par I'addition d'un prefixe ii

un mot simple.

{^ Les mots composes de plusieurs mots simples peuvent
^tre formes par la reunion :

De deux substantifs {chat-tigre, reine-mariiuente);
D'un substantif et d'un adjectif {vinaigrey gentilhommc,

hasse'taille) ;

De deux adjectifs [aigre-doux^ premier-7ie} ;

D'un substantif et d'un verbe [tire-bouchon, perce-oreiUe^

serre-tete, savoir-faire) ;

D'un ou de plusieurs substantifs et d'un mot invariable

{sous-prefet, iete-d-tete, pied-a-terre^ avant-coureur) ;

D'un adjectif et d'un mot invariable [hienheureuXy mal-

honnete)
•

D'un verbe et d'un mot invariable (contredire) ]

2^ Parmi les prefixes qui entrent dans la formation des mots

composes, les uns sont des prepositions latines ou frangaises

(sMperposer, si(rtaxer) ,
les autres sont de simples particules

(misuser, meprisa6/e;injuste; desproportionne; arc/ridiacre, etc.).

Remarque. — Dans les mots composes par addition d'un

prefixe a un mot simple, il y a eu souvent des alterations qui

portent soit sur la premiere, soit sur la seconde partie du mot,
surtout dans les composes qui sont a la fois des derives.

Ainsi mechmt vient de mes-cheant (du prefixe mes et du par-

ticipe present du ^'erbe choir); aehever vient de la preposition
a et du mot chef; dor4navant de d'ores en avant (Voy. § ill,

Hi8T.), etc.

COIIRP PUPERTEUR,
'

30'



^ov^ GRAMMAIRE FRAK9AISE.

§ 436 bis. Si Ton coiisidere les mots composes au point de
vue de leur forme, on peut les partager en deux classes :

I. La premiere classe comprend ceux ou T union entre les

parties composantes est tellement etroite qu'on les ecrit en un
seul mot. Ex. : bienfait, porteftuille^ hecfigue^ etc.

Remarque I. — De cette etroite union des elements du mot

compose, il resulte que le premier des mots simples est sou-

vent altere au pnint d'etre meconnaissable : ce n'est que par
Tanalyse etymologique qu'on le reconnait. Ex. ; gendarme
(gent d'armes) ; licou {lie-con) ; faineant {qui fait n^ant, c.-a-d.

qui ne fait rien) ; vaurien {qui ne vaut rien), t)e memepour les

mots suivants :

atout {a tout^
;

forcene [fors sens) ;

ainont, aval (dmont, d vaiy, faubourg {furs bourg);
begueule {bee-gueule. Bee est hormis (hors mis) ;

la 3® personne de I'indicatif plafond {plat fond) ;

present du verbe aujourd'hui la plupart {plus part) ;

usite seulement au participe plut6t {plus tot) ;

present, beant) ; souligner {sous ligne) ;

bejaune {becjaune)] toujours {tous jours);
chafouin {chat fouine) ; verjus {vert jus) ;

[Origines latines. — A ces mots il faut ajouter ceux dont

reiymologie latine seule fournit les 6l6ments. Ex. : dimanche {diem
dof/nnicnm); landi {hmas dif^m); mardi (^martis diem^\ mercredi

{ittercurii diem.)', conn table {comitem stabuii); aiitruche (^avem
striithionem ; nubepine {ulba'n sinam); ripublique {rem publi-

ca<:>)\ O'ft^vre {auri fabrutn)\ printemps {prir/ium tempiif); raifort
{ra'hcf^m forteni) ; midi^ rninuit {medium diet, medium noctis)f etc,

Kemarque J I. — Parmi les mots composes de cette classe, la

langue fran9aise en a pris plu^ieurs tout faits au grec ou au

latin. Ex. : econome, agronome ; procurer j pr^occup^, etc.

II. La seconde classe comprend des mots qui sont plutot

juxtaposes que composes. Ce sont ceux dont les parties compo-
santes sont restees distinctes. Le lien qui les unit est si peu
^troit que souvent il n'y a pas entre el les de trait d'union

(Ex. : ver a soit^^ char a bancs, pomme de terre), et que, m^me
lorisque les diverses parties t'ont liees par uft trait d'union, la

premiere peut ^Tre variable {Ex. : des chefs-d'oeuvre ^
des pots-

de-vin, des arcs-en-ciel, des chefs-UeuXy etc. Voyez les regies
sur le pluriel des noms composes, §§ 184-190).

III. On Fa remarque avec raison, ces deux classifications des

7)20/5 composes, reposant uniquement sur leura elements et sur

leur forme, sont artificielles et factices. La seule classification

vraie et naturelle serait celle qui montrerait a quels precedes
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logiques est soumise la composition des mctR en francais. Ce
n'est eu effet pas une combinaison purement accideijtelle de

mots (substantifs unis a des substantifs ou a des verbes, etc.).

Les mots entrent en composition d'apres certaines operations
de I'esprit, qui sont sans doute variees, mais qui ne sont pas
infinies et qui peuvent etre determiuees. Mais cette etude, qui
a ete faite avec un remarquable talent d'analyse philologique et

psychologique, depasseles limites de cette grammaire. II nous

suffira de renvoyer au livre recemment publie sur ce s«^iet (1)

et de dire que les divers precedes de composition en francais

se ramenent a trois types principaux :

'
lo La composiflon apparente ou juxtaposition (Ex. : din d'ceil^

coup d'odil^ chef-d'oeuvre, del de lit, etc ) ;

2° La composition par particules (injustice, mesalliance, etc.) ;

3° La composition elbptique ou composition proprement dite

(chou-fleur, pourboire, aloi, etc.).
Nous ajouterons que, dans tout mot compose, il y en a un qui

exprime lidee principale, et que I'autre ou les autres ne font

que determiner cette idee. Ex. : arc-en-ciel, bas-/onc^, couvre-

chef, cer/'-volant, etc.

VI. Des families de mots.

§ 437. On 2i^^^\\Q famille de mots la reunion de tous les mots

qui se rattachent a une meme racine : mots primitifs, mots de-

rives, mots composes (Voy. § 423).
Pour se rendre compte de la filiation des mots depuis le mot

primitif ]iisqu'a.n deroier derive, et surtout pour rattacher tous

ies mots d'une meme famille a la racine, qui en est le point de

depart, il importe de noter les changements qu'amenent le fait

de la derivation et celui de la composition.

§ 438. Pour donner une idee de ces families de, mots, nous

prendrons comme exemples les trois racines AG, (JAP et SPEC,
dont nous donnerons en quelque sorte Varbre genealogique,
dans les trois tableaux qui suivent. Ces tableaux permettront
de les voir d'abord dans le mot primitif, puis dans les derives

ou composes, enfin dans les derives de derives (2) .

(1) A Darmesteter, Traits de la formation des mots composes dans
la langue frangaise^ compares aux autres lufigues romunes.etau
latin, 1875.

(2) On trouvera tous l.es mots de la langue fran^aipp ranges par
families dans la 1" Edition du Dictionnaire de VAcademie iran*

gaise (1694) et dans le Dictionnaire des racines et arrives de la lan-

gue frangaise 'de Charassin (1812).
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VII. De I'analyse etymoiogique.

§ 439. Uanalyse g'ramma^^ca/e sert ^ etudier les mots comme
parties du discours et les rapports d'accord et de complement
(ju'ils ont entre eux (Vcy. § 178).

1j analyse logique etudie les divers elements d'une proposi-
tion et les rapports que les propositions ont entre elles (Voy.
§179).

II y a una troisieme espece d'analyse, Vanalyse etymoiogique^
qui consiste a etudier cliaque mot, a en degager les divers ele-

ments (racine et affixes) et a montrer comment les derives
sont formes de jnotsprimitifs, et ceux-ci d'une racine,
Les exemples que nous avons donnes de families de mots

(§ 438) sont des exemjplea d'analyse etymoiogique.

CHAPITRE II,

DES DIFFERENTES ACCEPTIONS D'UN MfiME MOT.

§ 440. Ce qui ressort de tout le chapitre precedent, c'est

I'utilite de I'etymologie pourconnaitre le sens propre d'un mot :

ce sens est en general determine assez nettement : 1° par la

racine ; 2<^ par les affixes {prefixHS et suffixes). Mais, quelque
utile que soit Vetymologie pour la connaissauce du sens propre
des mots, elle ne suffit pas. Ce qui le prouve, c'est que le meme
-mot a quelquefois plusieurs sens et qu'il n'a pastoujours eu le

meme sens.

II y a done lieu d'etudier les differentes acceptions d'un

meme mot, soit dans la langue actuelle, soit dans I'hisioire de la

langue.
I. DIFFERENTES ACCEPTIONS d'UN M^ME MOT

DANS LA LANGUE ACTUELLE.

§ 441. Les differentes acceptions que prend quelquefois un
mot tiennent surtout a ce que ce mot nest pas toujours pris
dans un sens f>7opre; il est souvent emploj'e dans un sens de-

tourupy et specialement au sens figur4,

,Ea general, on dit qu'un mot est pris au sens figure, quand
il est transporte. de I'ordre physique a I'ordre mural. Ex, : le

spectacle de la nature Heve la pensee a Dieu,
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Mais, quelquefois auesi, c'est un mot de Tordre moral qui est

traiisporte dans I'ordre physique. Ex.: I'eau ei les arbres

egayent \n\ paysage .

Les deviations du sen^ d'un mot sont produites par la faci-

lite qu'a I'esprit d'etablir des rapports et des analogies entre

telle idee et tel mot. Ainsi Ton dit: un habit etroityUu esprit

Hroit^ des regies etroites; un habit jusie^ une balance Jws'e,
vendre a'jfws^e p>ix, une \oi juste. Daus ces divers sens des

mots ^troit et jmiBf I'idee commune est un rapport de con-

formite etabli par la pensee entre un objet et une mesure, soit

physique, soit morale.

De m^me, on ne se bornera pas a employer le mot monter
dans son sens propre : monter un escalier, une colline; monter a
une tour. On dira, par une analogie assez rapprochee : monter
un cheval fougueux, monter a cheval, monter sur un vaisseau ;

puis, dans un sens beaucoup plus detourne, et au figure : mnnter
la iete a quelqu'un. Enfin c'est a peine s'll est rossible de re

trouver le sens primitif du mot dans I'expression monter une

maison^ un m&nage, un magasin.
Le plus ordinairement les deviations du sens primitif d'un

mot apparaissent dans certaines locutioris ou te mot preud un
sens tout special, et qui se r^ncoutreut dans cha-iUH la' isue :

c'est ce qu'on appelle des idiotisntes, Un idiotisme fran^ais
s'appelle un gallicisme.
Le mot coeur nous fournira de nombreux exemples de ces

differentes acceptions d'un m^me mot :

l^ Sens propre : le cceur est nn viscere place a la partie gau-*
che de la poitrine.

2^ Sens figure : cet homme a le cosur Men place;
c'est un homme plein de coBur ;

cet homme n'a pas de coBur (le coenr est

represente comme le 8ieg:e den sentitnefits)^

3° Gallicismes: il n'a pas de coBur a I'ouvragi ;

B.yeZ'\oui^h\eu leccBur de f'aire cp-'f?

je vons aiderai d*^ grand codur, dc tout coeur ^

i] Si 'pa<]e kcoRurouvert;
il a le coRur sur la main;
il a ri de bon cosur ;

il sait sa le9on par cosur;
il est au coBur de la difficult^j etc., etc.

II. DIFFERENTES ACCEPTIONS d'UN MEME MOT
DANS L'HISTOIRE DE LA LANGUE,

m

§ 442. De m^rae que I'usage a modifie sur bien des points
les formes des mots et les regies de la syntaxe, d© m^rae il a
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change le sens de plus d'un moL 11 n'est pasbesoin de remontei

a plus de deux siecles en arriere pour trouver des exemples di

ces changements du sens de certains mots.

C'est ainsi que, auxvii® eiecle, .

bureau signifiait habit ou tapis de bure.

cadeau —
fete, partie de plaisir.

ennui —
chagrin.

etonner (du sens latin de

attonituSi derive de ad ec

tonare)
—

effrayer.

genie
—•

esprit,
honn^te homme — h©mme de bonne

societe, etc., etc.

libertin — incr^dule.

vilain — paysan.

Voici comment Vaugelas deiinissait, dans ses Remarques
(1647), le mot galant : <i C'est un compose oil il entre du je ne

sais quoij ou de la bonne gr^ce, de Fair de la cour, de I'esprit,
de la civiliC^, de la courtoisie et de la gaiete, le tout sans con-

trainte, sans affectation et sans vice. » Encore n'est-il pas
bien siir d'avoir enumere toutes les qualites qui, selon lui, sont

resumees par ce mot qui (en dehors de I'expression galant

homme) exprime presque exclusivement aujourd'hui un
homme empresse aupres desfemmesou una chose de nature a
leur pi aire.

C'est ainsi que hachelier signifiait anciennementyet(?^c homme
(non encore marie

;
en anglais bachelor

^ celibataire) ;
valet de-

sign ait, non undomestique, mais I'ecuyerd'un seigneur (vas/e^
vient de

-I* vassaletum, diminutif de f vassalem) ;
demoiselle

iignifiait fille de famille noble.

Policef au xvii* siecle, se prenait dans son sens etymologique

(iwoXiTSta, constitution politique, etat social, gouvernement).
Ex, : « Ce livre apprenait au peuple de Dieu son origine, sa re -

ligion, sa police, ses moeurs, sa philosophic, tout ce qui sert a

regler la vie... i> (bossuet.) a L'ignorance de la religion et de la

police du pays n'etait excusee en aucun etat. » (Id.) Dans la

suite de Thistoire de la langue fran9aise, le sens de certains

mots s'est fixe, s'est precise. On distingue aujourd'hui oppres-
ser et opprimer; conPr et racontev; hostie et victime, et Ton rn

dirait plus avec Bossuet: « Juda est rempli de force; les

royaumes qui I'orxt oppresse sont humilies. » « Le prophetc
leur contc le t"ioini)lio du roi pauvrc, du roi pacilique, du roi^

gaureur. » — « Les Juifsy ofiirent des hosties defectueuses,etc. »
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Quelques mots sont devenus familiers, qui eiaient employes
dans le style le plus releve. Ex. : « L'ambition et la jalousie

qui se mirent parmi eux les penserent perdre. » (bossuet.) « II

preche des verites pures qui etourdissent les hommes grossier8.»>

(Id.) « L'homme, qui gdtait tout, en avait etrangement abuse. »>

(id.)
« Sous des maitres fdcheux, robeissance n'est plus fd-

cheuse au vrai chretien. y> (Id.)
« L'homme s'embronille souvent

a force de raisonner. » (Id.) « L'idolatrie semblait etre aiix

abois, » (Id.) «Ce discours en leur bouclie n'est qu'un discours

en Vair. » (M) « Les grandes guerres survenues moderent les

brouilleries (les discordes entre> le peuple et le senat). (Id.) »

« Les ennemis sont a bas. » (Id.)

D'autres ont perdu de leur force. Ex. : «Si Ton eMpris la li-

berie d'y corriger cequi faisaitde lapeine. » (bossuet.) C est du^
reste la un fait general. II semble que les mots s'usent par une

longue duree : c'est ce qui fait qu'on multiplie les hyperboles
dans la langue ecrite, et que, dans la conversation familiero,

on se sert souvent de mots comme excessivement dans le sei^s

de ^res, beaucoup, etc.

Les locutions changent aussi, comme les mots. Ainsi nous
disons d'egal a egal, mot a mot, faute de, et Bossuet disait : « II

traitait d'^gal (ex ceqiio) avee les rois, » u Les observances

qu'on trouve ecrites de mot a mot (deverbo ad verbum) dans la

loi. » a A faute de ^e^trouver, elle s'embarrasse elle-meme. »

CHAFITRE III.

DES SYNONYMES.

§ 443. Le mot synomjme signifie proprement mot qui a la

meme signification qu'un autre. Plusieurs mots, en efEet, sem-

blent offrir avec d'autres des rapports de signification. Mais

ces rapports ne sont jamais que tres-imparfaits, et le plus sou-

vent its sont plus apparents que reels. II y a toujours entre les

mots dits synonymes quelque difference, surtout dans la langue

frangaise, dont on a pu dire : c'est peut-etre la seule langue

qui ne connaisse pas, a proprement parler, de syneliymes.

[Etymologib. — Ce mot vient du grec cruvwvJiJ.ov, compose de

C'jv, avec, et de cvo[JiiX,
nom* — D'apres la stricte ^tjmologie du

mot, tons les synonymes designeraient les memes choses ou les

memes idees.]
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§ 444. Les mots dits synonymes se rangent en deux classes :

1"^ Ceux qui ont des i^acines identiqueSy mais qui se distin-

guent les uns dea autres par les affiles ou bien par quelques
differences grammaticales ;

2o Ceux qui ont des radnes differentes.
II est evident tout d'abord que c'est entre ces derniers que

les differences de sens sont les plus tranchees, puisqa'elles
tiennent a un element du mot aussi important que la racine,

L^jdentite de la racine etablit, au contraire, entre les premiers
une cerUine similitude de sens. Les differences entre les mots
de la i'^^ clas'^e tiennent a des nuances; ceiles qui existent entre

ceuxde la 2*^ classe sont plus essentielles.

§ 445. Exemples de synonymes de la 1^'^ classe.

I. Differences de sens marquees par les affixes, a savoir :

1° Par les prefixes :

—
A^triste, co/itriste. (Le second de ces mots indique une

douleur beaucoup plus forte que le premier, une douleur qui

s'empare en quelque sorte de toute I'^me.) Ex. : il est atlriste de

son echec; il est contriste de la mort de son p'ire.—
Plaire, coryjplaire. (Le premier mot indique que Ton plait

sans efforts
;
le second, que Ton clierche a plaire, quelquefois

sans y reussir.) Ex. : d force de com'plaire, on n'arrive pas
toujours d piaire.—

Nier, denier (Nier, c'est declarer qu'une chose n'est pas;
'denier, c'est refuser une chose.) Ex. : it nie que les choses se

soient passees aiusiet fretend qu'on lui a denie justice,— Ma/honnele, rfeshonnete. {Dmhonnete se dit des choses, et

specialement de celles qui sont contraires a la purete des

moeurs
;
twa/honnete ne se dit que des personnes, et designe

celles qui manquent a la purete des moeurs, a la probite, a la

politesse.) Ex. :il est d'un malhonnete homme de se plaire a des

disGAus deshonnetes,
— Mesuser, abuser. {Mesuser, c'est faire un mauvais usage

d'une chose; abuser^ c'est en user d'une maniere excessive.)
Ex. : il abuse de la bonte de ses parents, et mesuse de tout ce

qu'on lui donne,

2^ Par les suffixes :—
Bissentiment, dissension. {Un disseniirnent est une diffe-

rence d'opinion; une dissension est I'etat produit par un dis-

sentiment.) Ex. : les dissentiments politiques amenent les dissen-

sions,— Fragment, £vactio7i. (Ces deux mots indiquent des divi-

sions; mais le premier s'applique aux objets, le second s'ap-

plique aux choses abstraites et indique raction de fraotionner.)
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Ex. : on distingue en mithmetique les nombres entiers et les frac-

tions; une poire represente un nombre entier, un fragment de

poire represente une fraction, .— Ouivsigeant, outragfei^o?. (Outrageux indique une chose qui
est de nature a outrager ; outrageant une chose qui fait un ou-

trage determine.) Ex. : la raillerie est outrageuse par elk-

meme; lespropos quila tenus sont outrageants.
— iiBiinalj msitineux, maiinier. (Matinal designe une per-

sonne qui s'est levee matin un jour; matineux^ une personne

qui se 16ve toujours matin
; matinier^ quelque chose qui a rap-

port au matin.) Ex. ; vous etes hien matinal aujout'dliui.Jc sins

matineiix d'habitudCj et je contemple chaque jour Vetoile mati-

niere,

11. Differences de sens marquees par des circonstances gram-
maticales :

1<* Difference de nombre (Voy. § 183 bis).

I'honneur
,

les honneurs.

la dignite, les d ignites.

I'attention, les attentions.

la grace, les graces.
la ruine, les mines.

2<^ Beplacement de Vadjectif on de I'adverbei^ 201) ;

un grand homme, un homme grand,
un savant homme, un homme savant,

un malhonnete homme, un homme malhonnete.
im mediant livre, un livre mechant.
bien vivre, vivre bien. •

3*^ Adverbes on locutions adverbiales :

secretement, en secret,

litteralement, a la lettre.

prudemment, avec prudence.

4° Co7nplements differents des verbes (§§ 281 et 408).

commencer a, commencer de.

participer a, participer de.

retrancher a, retrancher de.

oublier a, oublier de.

s'occuper a, s'occuper de.

emprunter a, emprunter de.

aider quelqu'un, aider a quelqu'un.
assurer — assurer — —
in suiter — in suiter — —
atteindre quelque chose, atteindre a quelque chose,

•uppleer
—

suppleer
— —
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§ 446. Exemples de synonymes de la 2® classe.— Blessure, plaie. (Une blessure vient d'un coup, d'une cause
exterieure

;
une plaie peut resulter d'une cause interieure,)-JEa?. :

le soldat est couvert de blessures; cet abces a laisee, en

per9ant, une large plaie.—
Rebelkf 7'6vo(t6; rebellion^ revolte. (Un rebelle est un homme

qui medite des pensees de revolte,) Ex. : Vesprit de rebellion

mene a la revolte.—
Betester, abhorrer. (Detester, c'est avoir de la haine centre

quelqu'un ou quelque cbose
; abhorrer, c'est plus, c'est eprouver

cle I'horreur pour quelqu'un ou pour quelque chose.) Ex. : il ne

suffit pas de detester le vice, il faut Vabhorrer,—
Crai7itej frayem\ effroi, terreur^e'pouvante. (Le vaoi crainte

est le terme. general pour rendre I'impression que produit I'idee

d'un mal a venir : c'est aussi celui qui indique la plus faible

impression produite par cette idee. Une impression plus forte

est rendue par les mots frayeur, effroi^ terreur, et une impres-
sion plus forte encore par celui d'^pouvantej qui suppose que
I'idee du mal a venir apporte dans I'esprit un veritable des-

ordre.) Ex. : Vavenir inspire aux uns Vesperance, aiix autres, la

erainte ; la frayeur est un sentiment passager, Veffroi est plus
durable, la terreur Vest plus encore. L'epouvante se rcpandit

partout, et I'armee fat mise en fuite.

§ 447. II ne faut pas confondre avec les synonymes les Ao-

monymes ou paronymeSj c'est- a-dire les mots qui out avec

d'autres, non une analogic de sens, mais une simple ressem-

blance de son, et quelquefois d'orthographe. Dans le paronyme,
la ressemblance de son est plus eloignee que dans VJomonyme.

[Etymologie. — Homonyme vient de cij/oV'JJJ.CV, mot compose

de b\i6q^ e'gal, et de cvo[;.a, nom :, paronyme ^i^vii de
7:^pC()VU;j.0Vj

mot compose de
izoipiy aupres, et de 0V0[J.a.] .

ExeBi^lQsdliomo7iymes : Exemples de paronymes :

il. acquit,QommsLiic. ^quittance.

1*2. acquis, participe passe du
verbe acqu&rir.

1. air, nom masc.,im des qua-
ire elements de Vancienne

physique;

!nid

d'oiseau

place ou I on

bat le grain;

1. auspices, nom masc, qui no

s'emploie qu'au pluriel^

presage, direction,

2. hospices, phw-iel de hospiee,
nom masc, lieu oil Von
recueille des maladcs^ des

vieiliards, etc.

U. autel, nom masc, lieu oil

)
Von offre un sarrifice a

la Divinitc ;
(
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3. dre, nom fern., division de

chronologic ;

J4. haire, nom fern., chemise

de crin;
^5. ^ere, nonmasc.,/iomw2e sans

consideration, vagabond.
1. alene, nom fem., ow^^7 de

cordonnier ;

(2. /ta/rme, nom fem., le souf-

fle de la vie,

1 . ancre, nom fem.
,
instrument

poiirtenir lesvaisseaux en

mer;
f2. encre, nom fem., liquide

qui sert d ecrire.

jl. augure, nom masc, devin;

\% augure,
—

'presage;

2. Ao^e/, nom masc, maison
de riche particuUer, on
maison garnie.

\. bailler, verbe, donner a

hail, accorder ;

2. bdiller, verbe, ouvrir la

boiiche toute grande,
1. chasse, nom fem., action de

chasser;
i2. chdsse, nom fem., coffre

qui' contient des reliques.
/I. anoblir, verbe, donner des

y titres de nohUsse ;

i2. ennoblir^ verbe, rendre no-

\ ble (au figure), etc., etc.

(Voy. § 28i, Rem., ce qui
est dit des deux verbes homo-

nymes voter.)

[* Origines latines. — La plupart des homonymes et paro"

nymes sont formes de mots qui ont une 6tymologie di££6rente. Ex,:

aiine,
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lement {lexkologfe), soit pour les mots reunis en phrases

(syntaxe) Aussi, quand on salt les regies de la formation du fe-

minin et du pi oriel dans les substantifs et lea adjectifs, celles

de la formation des diife rents temps des verbes, celles de I 'ac-

cord de radjectif oa du verbe avec le substantif, on sait la

maniere d'ecrire correcteinent ces divers mots. C'est ce que Ton

appelle Vorthoijraphe de regie,

§ 450. II y a encore une autre orthographe, dite orthographe
d'usage, qui concerne le vocabulaire plutot que la grammaire.
Mais ie vocabulaire n'indique que les cas particuliers. II appar-
tient a la grammaire de rechercher s'il y a des regies de I'or-

thographe d'usage^ et quelles sont ces regies.

§ 451. Qu'il y ait des regies de Vortliographe dhisage, on ne
saurait le nier

;
mais elles comportent bien des exceptions. Ce

qui amene toutes ces exceptions, c'est-a-dire ces infractions

aux regies, c'eat que ces regies elles-memes ne sont pas toujours
fixes et precises. Pour qu'elles le fussent, il faudrait que I'un

des deux systemes suivants fut observe :ou bien que les lettres

representassent exactement le son du mot, tel qu'il est pro-
nonce dans la langue parlee ;

ou bien que retymologie de ce

mot fut exac ement suivie, c'est-a-dire que chacune des lettres

dont il se compose repondit a une des lettres du mot ancien ou

etranger dont il est foane. En d'autres termes, il faudrait que
I'orthographe fut ou phonetique ou etymologique.

§ 452. Malheureu^ement I'usage n*a, d'une maniere absolue,

adopte ni I'un ni I'autre <le ces deux systemes ;
le langageecrit

oscille sans cesse entre la reproduction phonetique, c'est-a-dire

I'imitation mecanique des sons de la langue parlee, et la repro-
duction etymologique, c'est-a dire I'observation savante de

I'origine des mots. Vainement des esprits absolus ont voulu

imposer a la langue un de ces deux systemes; la langue s'est

obstinee a prendre un moyen lerme, et il n'en pouvait etre au-
trement.

§ 453. — I. En effet, la stricte reproduction des sons n'est

pas facile a obtenir. II ne faut pas I'oublier : notre alphabet
n'a pas ete cree de toutes pieces pour I'expression des sons de

notre langue. II nous a ete transmis par les Lectins; mais

remonte beaucoup plus haut. Sauf quelques modifications,
additions ou retrancliements, c'est encore de I'alphabet pheni-

cien, des vieilles lettres cudmeennes
, que nous nous servons en

France aujourd'hui. Faut-il s'etonner si cet alphabet, compose
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pour representer un idiome semitique, semble quelquefois un

pen rebelle pour la representation des sons de notre langue?
c( Les signes manquent, est-il dit dans la Preface du Diction-

naire de VAcademie (edition de 1878), pour exprimer Ja pro-

nonciation, et les signes qu'on inventerait pour la representer
ftux yeux seraient le plus souvent trompeurs. y>

Tantot il y a difficulte pour rendre nettement certains sons;
tanlot il y. a plusieurs manieres de les rendre : de la leS hesita-

tions ou la double figuration d'un m^me son. Ex. :

Son an; — enfant, vent, auvent;
Son eu :—ml, cerciteil, ecmeuil, Uncenl; eiix, feux^ hcEufs^ ceiifs^'

Sou i : — midi, mart^/r, zephyr, ou zeph^fe ;

Son.o; — oser, azidacieux, oreille, ai^riculaire
; au, eaii;

Son e: — merBj f6te, fait, fier, dey^ des;
Son guttural fort :

— moha, il se raogwa, cafe
;

Sons sifflants; — desert, hasard, remerczer, sc^er, gestio72,

afflic^/on, ve^exion, scission, etc., etc. (Voy. ce qui a ete dit

des voyelles, §§ 7-12 et des consonnes (§ 15-21).
Du reste, une orthographe purement phonetique preterait a

bien des objections :

1" Elle serait essentiellement variable, afin de reproduire les

variations de la prononciation, selon les provinces et selon

les epoques ;

2° Elle multiplierait les homonymes et les paronymes, c'est-a-

direles mots qui ont plusieurs sens et n'ont qu'un meme son; ce

serait augmenter dans le langage la confusion des termer, et

appauvrir la langue.
L'orthographe etymologique a, au contraire, entre autres

avantages, celui de distinguer les mots ou les syllabes dont la

prononciation est la meme, par exemple :

faim (famem), fin [finem) ;

ri flexion {retlexionem)ySifMiction (sifRictioncm);

ieigne (tineam), clmtaigne (csistaneam);

vily subtil {vilem, siibtilem) ; fac«7e, fertile [facllem^ fertUem).

3'' S'imagine-t-on le mot instinct ecrit instin? Ce serait

faire de la langue fran9aise un idiome barbare. Dans la langne
d'un peuple comme le notre, heritier de deux grandes civili-

sations, les mots ont une histoire : leurs origin es fi:recques ou
latines sont marquees par certaines lettres

; supprimer la trace

de leur etymologic, ce serait detruire leurs titres de noblesse.
'

Toutes les raisons en faveur du system^ phonetique applique
a I'orthographe fran9aise ont- ete recueihiOs dans un savant

ouvrage de M. Ambroise-Firmin Didot {Observations sur Vortho

G. 8UP.
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graphe ou orthografie francaise, 2® edit. 1868). Mais c'est en

vain que, depuis Meigret et Ramus jusqu'aux derniers parti-
'

sans de la « neograpim », on a essaye de rapporter uniquement
rortliographe fraiicaise a la prononciation, Toutes ces lenta-

tives ont echoue et elles echoueront toujours devant la puis-
sance de I'usage.
Dans la Preface de la derniere edition du Dictionnaire de

rAcaclemie^ M. Silvestre de Sacy, avec la double autorite do

son talent d'ecrivain et du corps au nom duquel il parle, se

prononce gontre le systeme phonetique, et pose les veritables

principes de I'orthographe francaise : « Rien de plus seduisant

au premier aspect qu'une pareille idee, dit-il, rien de plus chi-

merique a im serieux examen. Cette reforme radicale de ror-

tliographe, qui done aurait le droit de Timposer atous, ou assez

de credit pour la faire universellement adopter? qui oserait se

croire autorise a porter un pareil trouble dans les habitudes de
ceux qui lisent et qui ecrivent? L'orthographe et la pronon-
ciation sont deux choses essentiellement distinctes ; elles n'oiit

ni la memo origine, ni le meme but. L'orthographe est pour
ies yeux, la prononciation pour I'oreille.

cc L'orthographe est la forme visible et durable des mots
;
la

prononciation n'en est que I'expression articulee, que I'accent

qui varie selon les temps, les lieux ou lespersonnes. L'ortho-

graphe conserve toujours un caractere et nne physionomie dc
famille qui rattache les mots a leur origine et les rappelle a

leur vrai sens, que la prononciation ne tend que trop souvent
a denaturer et a corrompre. Une revolution d'orthographe se-

rait toute une revolutioD litteraire;nos grands ecrivains n'y sur-

vivraient pas. C'est Bossuet qui Ta dit dans une note qu'il
adressait a I'Academie precisement sur ce sujet de petite appa-
rence, et de grande consequence en realite

;
note precieuse

qu'un savant chercheur (1) a recemment retrouvee et publiee,
et qui tranche en quelques mots la question .

<( II ne faut pas souffrir. dit Bossuet, une fausse regie qu'on
a voulu introduire d'ecrire comme on prononce, parce qu'en
voulant instruire les etrarigers et leur faciliter la prononciation
de notre langue, on la fait meconnaitre aux Fran^ais memes...
Onne lit pas lettre a lettre_, mais la figure entiere du mot fait

son impression tout ensemble sur Toeil et sur I'esprit, de sorte

que, quand cette figure est changee considerablement tout ii

coup, les mots ont perdu les traits qui les rendent reconnais'

sables a la vue, et les yeux ne jront pas contents. »
« Que faire done? S'obstiner immuablement dans la vieillb

\1) M. MaBty-Laveaiix,
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o'rthographe, n*y admettre aucun changemerit, ecrire, malgre
tout le monde^ une debte, vn dehvoir? Autre exces que ne re-

pousse pas moins le boii sens de Bossuet. Ici encore Tusage
fera la loi, I'usage qui tend toujours a simplifier et auquel il

laut ceder, mais lentement et comme a regret. Sum^e Vvsage
constant de ceux qui savent 6crire^ telle est la regie que propose
Bossuet

j
et c'est conformement a cette regie que Torthographe

s'est modifiee peu a peu dans les editions successives du Bic-

ilonnawe, et que de nouvelles mais rares modifications ont

encore ete introduites dans celle qui parait aujourd'hui. »

§ 454. — II. D'un autre cote, I'observation rigoureuse de

I'etymologie n'est pas plus facile a imposer k la langue fran-

caise. Pour arriver a un pareil resultat, il faudrait que les

savants fissent la loi, et c'est le contraire qui arrive le plus
souvent : I'usage n'est plus fixe par « la cour et les savants en
la langue », comme le voulait Vaugelas, mais par le peuple,
dans I'acception la plus generale de ce mot.

Vainement on objcetera les contradictions de Porthograplie

actuelle, par exemple les mots faisan, fiUre^ ftegme^ qui vien-

nent de ^aa'.avog, (piXipoVj <p).£Y[Jt.a,
et qui devraient avoir, non

une
/",

mais un p/i, comme p/alosop/ie, p/iilanthrope, orp/idin.
Meme les mots crees par les savants s'alterent par I'usage. Le
mot orthographie est deveuu orthographe, tandis que Ton dit

encore stenographies calligraphie. Mais il n'y a pas a reclamer
centre Tueage, dont I'autorite souveraine etait deja reconnue

par Horace :

Quern penes arbitrium est et jus et norma loquendi.

Tout au plus est-il permis d'esperer que certaines anomalies
seront supprimees, par suite de I'influence de PAcademie et des

lettres, qu'on cessera par exemple d'ecrire imbecile (imbecillum)^

quand on ecrit imbecillit^y tranqiiille {tranquillum) ; agreger^

(igresseur {aggregare, aggressum), agrandii^^ timonier, felonie,

sangloter, trembloter^ sultane^ quand on ecrit agglomerer, aggra-
ver, canonnier,baronnie,ballotter, paysanne^ etc., etc. C'est sur-

tout pour les lettres simples ou doubles que Portbograplie
offre des anomalies et des difficultes inextricables. Ainsi, des
mots qui ont une meme origine s*ecrivent les ans avec une con-

sbnne, les autres avec deux, le plus souvent sans cause bien

appreciable, ou tout au plus pour de» raisoijs ass«z fugitives
de prononciation ; par exemple ?
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toujour3 line des lettres etymologiques, quaiid cette lettre ne se

prononce pas; elle ecrit phtisie, rythme, et non phfhisie,

rhythme. » Qu'il nous soit permis de faire observer que ce

presque toujours ouvre la voie a bien des contradictions, ou tout

au moins a bien des incertitudes. C'est d'ailleurs une regie
toute de caprice : en efEet, pour ne prendre que le mot rhythme,
il est nature! de se demander pourquoi Ton supprime plutot 17t

apres Vr qu'apres le t,
et pourquoi Ton ecrit plut6t rythme que

rhytme. h'h apres IV est pourtant un souvenir de I'aspiration

grecque, et se retrouve dans rheteur, rhetoriquCf rhinoceros,

rhume, rhyton, etc., etc.

[ HiSTOiEE. — La presente Grammaire etant avant tout une

grammaire de la langue actuelle, on y a respecte des habitudes

revues: les citations d'auteursduxvir siecle ontet6 presentees avec

I'orthographe aujourd'hui en usage, qui est appliquee aux textes

eux-memes dans presque toutes les editions r^cemment donnees de
ces ecrivains; mais on doit faire observer que c'est une orthographe
purement factice et toute de convention: ce n'^tait pas Tortho-

graphe du xvii* siecle.

II y a en effet une hi^toire de I'orthographe comme une histoire

du vocabulaire et de la grammaire : nous nous bornerons a en

indiquer les principaux traits.

Les mots frangais, une fois formes par imitation des mots latins,

grecs, celtiques, germains, etc., ont d'abord porte la trace de lour

origine. Mais, k mesure qu'ils s'en sent eloigues, I'ignorance et la

negligence de tous ceux qui prenaient la plume a introduit dans
ces mots bien des changements. Cest ainsi que. aumoyen age, on a
ecrit pv'mtan, d'ou est venu Tadjectif pnhtam'er. C'est par retour
k I'etymologie qu'on ecrit aujourd'hui printemps (pour pinm temps,

prinium tenipus). Le moycn age etait pour I'orthographe phone-
tique, qui est celle de I'ignorance. II en r^sulta pour I'orthogl'aphe
une veritable anarchic, dont se plaignent souvent les auteurs du

temps. On lit dans la preface d'un Psautier du xiv^ siecle : « Pour ce

que nulz ne tienten son parleir reigle certeine, mesure ne reson, est

langue romance si corrompue, qu'a poinne li uns entent Taultre
;
et

k poinne pent on trouveir ajourd'ieu personne qui saiche escrire,

anteir, ne prononcieir en une meisme semblant meini^re, mais

escript, ante et prononce li uns en une guise, et li au.ltre en une
aultre. » (Cite par Fr. Wey, Revolutions die latigoge francais, p. 6L^
En general, au moyen age, on menageait les lettres, on ne met-

taitque celles qui dtaient strictemcnt necessaires pour ex primer les

sons. Mais lorsque, des le xiv« siecle, et surtout au xv« et au

XVF, les premiers grammairiens, Aleves des Latins et des Grecs,

essayerent de fixer rorthographe fran9aise et d'6tablir ses regies
sur I'etymologie, ils tendirent a multiplier les lettres etymologi-
ques, et le firent souvent sans mesure et par erreur.

Par exemple, ils ecrivirent sgavoir^ parce qu'ils croyaient ce mot
derive de scire, tandis qu'il vient de sapere; recepvoir, debvoir^

c. su?.
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nepveUf ensepveH?% etc., sans s'apercevoir que le p et le b des mots
kitins 7'ecipere, debere, nepotem, sepelire etaient de}4 repr6sent6s

]^r notre u; faict, traict^ condidct, niiict, etc., sans se douter que le

c des mots Isiiins factu7n, tractiim, conduQtum^ nocet ^tait remplace
en fran9ais par un u

Ces exc6s et ces errcurs amenerent des reclamations et des r6-

gistances, et rorthographe, sans etre aussi capricieuse qu'au
moyen age, fut sujette, du xvi® au xviiie siecle, a une *issez grande
mobility. En 1552, le savant Turnebe, ecrivant ^ Etienne l^asquier
en faveur du maintien de lalangue latine pour les ceuvres d'esprit,
laisait a la langue fran^aise, entre autres objections, la suivante :

a Nous n'avons pas entre nous d'orthographe assur6e, cbose toute-

iois si necessaire pour la perpetuation d'une langue. » Dans son

AKertissement^ en tete des Dialogues du langage francois italianize

(1578), H. Etienne dit : c( Sgachez, "lecteur, que ce n'est pas sans cause

que Yous avez ici les mesmes mots escrits en deux sortes : asgavoir
non-seulement francois^ mais frcmces; et non-seuiement je disois^

je faisois, festois, mais aussi ^^ dises, je faises^festes. Car tanticy
qu'es autres lieux ou cette dipbthongue oi a ete chang^e en e

(comme les mots dret et endret, pour droit et endroit), 9'a este pour,

representer la prononciation usitee en la cour. » C'est ici la

preuve de I'intime union qui existe entre I'histoire de la pronon-
ciation et celle de Torthographe, et c'est Tun des premiers indices

d'une revolution dans I'ortbographe qui ne fut oper^e que par
I'influence de Voltaire et de 1'Academic fran9aise (Voyez la Pre-

face du Dictionnaire de 1835). Dans FMition complete de ses ceu-

vres que Corneille donna en 1663, il propose de distinguer Vi et le/,
Vu et le Vj et cependant cette distinction ne fut admiseque beau-

coup plus tard (Voy. I'edition de Corneille, par Marty-Laveaux,
t. I, p. 4). L'orthographe des ^crivains du xvii® siecle vatie du leste

souvent d'une edition a I'autre; et Ton ne s'etonnera pas si des

grands seigneurs, comme Saint-Simon, dedaignaient le souci de

I'orthograplie et le laissaient k leurs secretaires, quand on voit un
savant comme Lenain de Tillemont faire, dans la preface de son
Eistoire des Empereurs (1692), la declaration suivante : « On ne se

croit pas mesme oblige de rendre aucune raison particuliere de

rorthographe qu'on a suivie
; comme c'est une chose qui n^a point

encore de regie parmi nous, cliacun a sa liberty de choisir ce qui lui

plait » »

Mais, si l'orthographe fran^aise a 6t6 longtemps flottante, ct si

elle a d'abord echappe a I'autorit^ des grammairiens, cette autorite
est devenue, dans ces dernieresannees, une veritable tyrannic; pen
s'en faut qu'oti n'en fasse, non pas une partie de la science gram-
maticale, mais la science grammaticale tout entiere. Des grammai-
riens^ courte vue semblent croire qu'elle estfixee a jamais, et qu'il
n y a pas k appeler de leurs d^isions. Mais il n^'est pas douteux

qu'elle ne doive se modifier encore, et que quelqucs reformes mo-
derees n'y puissent ^tre introduites sur ceytaiW3 points et cow-
jsaores par Fusage.

'-
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La derniere edition du Dictionnah'e de I'Academic t^moigne de
cette verite. Nous avons signal^ plus haut quelques-unes des mo-
difications qu'elle a apportees k rorthognvphe. Ce ne sunt pas les

seules. On lit dans la Po-eface : « L'accent aigu est remplace par
I'accent grave dans les mots piege^ siege, college^ et dans les mots
analogues. L'accent grave prend aussi la place de Tancien trema
dans les mots poeme, poete, etc. Dans beaucoup de mots composes
de deux autres que Tusage a reunis, le trait d'union a ete supprim6
comme desormais inutile. »

Pour doin^er une idee des vanations de rorthographe, nous

croyons utile d'en presenter quelques exemples dans un Tah.eau

fij/noptiqve, analogue a celui qua presente M. Didotdans ses Ohser-

vations sur C
ortkographe fran^mse (2^ edit., P- H^). Dans notre

tnl)leau, les exemples sont ranges par siecle, et ompruntes aux
ai.t< 'rites suivantes : pour le xv^ siecle, Firmin Le Ver, prieur des

l.;hartreux de Saint-Honore-lez-Abbeville, auteur d'un Di<:tion7iaire

Mtin'frQncau acheve en U40, et qui est reste manuscnt; pour
e xvie siecle, Pal srrrave et Robert Estienne; pour le xviie siecle,

Nicot, Vaugelas, Menage, Eichelet, Furetiere et I'Acaderaie fran-

9aise;pourle xviiie siecle, le Diccionnaire de TAcademie de 1740;

pour le XIX" siecle, le Dictionnaire de I'Acaderaie de 1878. Quand
il y a divergence entre ces diverses autorites, chacune est marquee
ptir les inltiales de son nom.

\

\ '

. /^
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francaise, dans lequel on trouve tons les mots disposes par
families, 1842.

Fr. Diez. '— Lexicon etymologicum linguarum romanarum,
italicsSj hispanicm, gallicse, 1853.

A. Scheler. — Bktionnaire d'etymologie francaise, d'apres les

resultats de la science moderne, 1862, 2<^ edition, 1873.

A. Brachet. — Bictionnaire etymologique de la langue fran*

caise, 1868.

Le Dictionnaire de la langue francaise de M. Littre, dans sa

partie etymologique, soumet a une severe critique tons les

renseignements contenus dans la plupart de ces recueils, ei

les complete en donnant les dc> niers resultats de la science,— Le Supplement contient le Bictionnaire etymologique to
inots d'origine orientate, par Margd Pevic^ 1877.
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VI. - lEXlQUES D^AUTEURS

Chroniques rimees de Godefroid de Bouillon, etc. — Glossaire

roman, publie par E. Gachet, 1859.

JoiNViLLE. — Vocabulaire a la suite de I'edition de Natalis dc

Wailly, in-8o, 1868.

Roman de la I»ose et Roman du Renart. — Glossaires a la

suite des editions de ces poemes, par Meon (1825 et suiv.).

Froissart. — Glossaire
y par Scheler, 1870.

Ancien Theatre-FrancAis. — Glossaire formant le X« volume
de VAnden Thcdtre-Francais de la Blhliotheque elzcvi-

rienne, 1857.

Rabelais. — Glossaire a la suite de redition de cet auteur,

par Marty-LaVeaux.
Montaigne, — Glossaire a la suite de Tedition de cet auteur,

par Courbet et Royer.
Clement Marot. — Glossaire a la suite de I'edition de S.-H.;

3 vol. in-8, 1824 (Dondey-Duprez).
Malherbe. ~ Lexique de la langue de Malherbe, par Ad.

Regnier fils, a la suite de Tedition de Malherbe, de Lud,

Lalanne, 1869.

P. Corne-ille. — Lexique compare de la langue de Corneille et de

la langue du xvii® sieele^ par F. Godefroy, 2 vol. in-8^, 1 862.

P. Corneille. — Lexique de Corneille^ k la suite de I'edition

de ce poete par Marty-Laveaux, 1870 et suiv.

MoLiERE. — Lexique compare de la langue de Moliere et des

ecrivains du xvii® siecle, par F. Geoin, 1846.

La Fontaine. — Vocabulaire pour les oeuvres de La Fontaine^

parTb. Lorin, 1852.

M°^« de Sevigne. — Lexique de la langue de M.^^ de Sevigne,

par Sommer, a la suite de Pedition de Monmerque. 2 vol.

in-8S 1866.

BobsUET. — Etudes sur les sermons de Bossuct, suivies d'un

Lexique, par I'abbe Vaillant, 1860.

Bossuet.—Discours sur Phistoire universelle, edition de P. Jac-

quinet, 1872. Dans cette edition se trouve un comnientaire

perpetuel sur le style, sur la langue et en particulier sur la

syntaxe de Bossuet.

J. Racine. — Lexique de la langue de Racine^ par Marty-
Laveaux, 1873.

La BRuviiRE. — Lexique, a la suite de Pedition de La Bruyere,
par A. Chassang, 1876.
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DBUXTEME PARTIE

PRINCIPAUX LIVRES SUR LA GRAMMAIRE

I. — GftAMMAlRES SUft L'ANCIENNE LANGUE FRANgAISE

JUSQUMU \W SlfiCLE

Raynouard. — Grammaire comparee des langues de I'Europe
laHne, 1821.

G. Fallot. — Recherches sur les formes grammaticales des dia-
lectes de la langue francaise au xiii® sieclCf 1839.

F. DiEZ. — Grammaire des langues roman'es (en allemand),

1836-42; 2^ edit., 1856-60, trad, en fran9ais' par Gaston

Paris, A. Brachet et Morel-Fatio, 3 vol. in-8^ 1873-1876.

BuRGUY, — Grammaire de la langue d'oil, 3 vol. in-'8, 1853.

L. DE Baecker. •—- Grammaire comparee des langues de la

France, 1860.

GuESSARD. — Grammaires romanes ijiedites, 1840.

N. DE Wailly. — Langue et grammaire de Joinville, en t^le

de son edition de Joinville, 1874.

J. Palsgrave.— V esclaircissement de la langue francoyse, 1530
;

reedite parGenin, avecla Grammaire deGillesduGuez, 1852.

Sylvius (Du Bois).
— In linguam gallicam isagoge, 1531.

L. Meygret. — Le Trette de la grammere francoezey 1550.

U. EsTiENNE. — TraiU de la grammaire francoise, 1557.

H. EsTiENNE. — Hypomneses de gallica lingua, 1582.

J. PiLLOT. — GallicdB lingnse institutio, 1561.

P. La Ramee. — Grammere francoise, 1562.

Ch. Livet. — La grammaire francaise et les grammairiens au
xvie siecle, 1859.

A. LpiSEAU. — t,tude sur Jean Pillot, 1866.

E. Egger. — De Vhellenisme en France, t. I«^, 10^ le9on : La
langue francaise au xvi« siecle, 1869.

A. Darmesteter et A. Hatzfeld. — Tableau de la litterature

et de la lanjue au xvp siecle, 1878.

A. Benoist. — De la syntaxe frangaise entre Palsgrave ii Yav^

^laSi 1877,
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A. LoisEAu. — Histoire clcs proqres de la graifimaire en France,
1873-75.

F. Tell. — Les grammairiens francais depids Vorigine de la

langiie jiisqu'auxidernieres oeuvres connues, 1874.

E. BouviER. — Bes perfectionnements que recut la langue frun-
caise an xvii^ siede^ Bruxelles, 1853.

il. — GRAMMAIRES FRANCAISES DU XYI1« A U FIN DU XVIIP SIECLE

Vaugelas. — Remarques sur la langue francalse, 1647
; plu-

sieurs fois reimprimees ,
notamment avec les notes de

Patru, de Th. Corneille, ct les Observations de I'Academie

fran^aise, 3 vol. in-12, 1738; nouvelle edition, avec les

notes des commentateurs du xvii® siecle, par A. Chassang,
2 vol. in-8^ 1879.

MoNcouRT. — Bs la methoie grammaticale de Vaugelas^ 1851.

Port-Royal. — Grammnre generale, 1660.

Menage. — Observations sur la langue francoisey 1672.

Le p. Bouhours. — Remarques nouvelles sur la langue fran*

caisey 1675; suite, 1692.

Academie francaise. — Remarques et decisions de VAcad^mie

francaise, recueillies par I'abbe Tallemant, 1698.

ReGxSier Desmarais. — Grammaire francoise^ 1705.

Gauller. — Grammaire francoise, 1722.

De la Touche. — Uart de bien parler francois, 1720.

Le p. Chifflet, — Grammaire francoise^ 1722.

Le p. Buffier. — Grammaire francoise, 1732.

Restaut. — Les vraisprlncipes dela grammaire francoise^ 1732.

L'abbe d'Olivet. — Remarques de grammaire sur Racine, 1738
;

Remarques sur la langue francoise, 1757.

L*abbe Dangeau. — Opuscules sur la langue francaise^ 1754.

Beauzee. — Grammaire generale, 2 vol. in-8^, 1757.

De Wailly. — Principes gen^raux et partiduUers de la langue
francaise, 1775.

Lhomond. -— Grammaire francaise, 1780.

Encyolopedie methodiqub. — Grammaire, 3 vol. in-S^, 1780.

DoxMergue. — Grammaire francaise, 1791.

L'abbe de Levizac. — Grammaire philosophiqu'i ct Ittteraire de

la langue francaise, 2 vol. iQ-8°, 1798.

c. SCP.
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III. — GRAMMAikES FRAHiJAlSES DU XIX^ SIEfXE

CoNDiLLAc. — Grammaire francaise, i803.

Marmontel. — Grammaire francaise^ 1806.

GiRAULT-DuviviER.— Grammaire des GrammaireSy 2 vol. in-8<^,

1811, IG® edition, revue et corrigee par A. Lemaire, 1850.

Lemare. — Cours de langiie francaise, 2 vol. iii-8", 1819.

Grammaire francaise de Noel et Chapsal (1823), Boniface (1830),
Poitevin (1846), Gu^rard (1854), Lemaire (1862), Sommer,
Leclair et Rouze, Berger, Larive et Fleury, etc., etc.

Bescherelle et Litais de CArjx. — Grammaire nationale,
3« edition, 1840.,

Poitevin.—Cours theorique et pratique de langue francaise, 1841.

B. JuLLiEN. — Cours syperieur de grammaire^ 1849.

Poitevin. — Grammaire generale et historique de la langue fran-

caise, 2 vol. in-8<^, 1856.

A. Bracket. — Grammaire francaise, fondee sur Vliistoire dela

langue, 1874.

Marty-Laveaux. — Grammaire historique^ 1875.

Fr. Wey. — Remarques sur la langue francaise au xix^ Steele,

sur le style et la composition litt6raire, 2 vol. in-8^, 1844.

II. Aubertin. — Grammaire moderne des ^crivains francais,

in-12, 1862.

IV. — TRAITES m GRAMMAIRE HISTORIQUE OC COMPAREE

ET TRMTES SPECIAUX SUR DIVERS POINTS DE GRAMMAIRE

[DiEZ et BurgUY. Voyez au § I, p. 508].

E. Egger.— Notions elementaires de Grammaire eom;^aree, 1S5^]
7« edition, 1875.

Gaston Paris. — Etude sur le role de taccent latin dans hi

langue francaise, 1862.

A. Bracket. — Du role des voyelles latines atones dans les lan^

gues romanes, 1866.

A. Bracket.— Grammairehistoriqtie de la langue francaise, 18S7.

A. ScHELER. — Expose des lois qui regisserit la transformation

francaise des mots latins, 1875.

C Ayer. --
Fhonologie de la langue francaise, 1875;
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H. CocHERis. — Uistoire de la grammaire francaise, i875.

H, CoGHERis. — Origine et formation de la langue francaisejlSlb.

M. Breal. — Quelques mots sur Vinstruction ipuhlique, 1875;

Melanges de mythologie et de linguistique, 1878.

C. Chabaneau. — Histoire et theorie de la langue francaise,
1868.

E. Egger. — Les substantifs verbaux formes "par apocope de Vin-

finitif, 1864; 2« edition, revue, corrigee, augmentee, 1875.

OuBY. — Etude historique et philologique sur le participe

passe francais et sur les verbes anxiliaires, 1852.

ScHWEiGHiEusER. — Be la negation dans les langues du mldi et

du nord de la France, 1852.

AcAD^MiE FRANCAisE. — CuMers de remarques sur Vorthographe
francaise (1672), publics par Marty-Laveaux, 1863.

A. -FiRMiN DiDOT. — Observations sur Vorthographe francaise]
2^ edition, revue et considerablement augmentee, 1868.

JozoN. — Des principes de Vecriture phonMique et des divers

moyens d'arriver a une orthographe rationnelle, 1877.

A. Darmesteter. — Traite de la formation des mots composes
de la langue francaise, 1875.

A. Darmesteter. — Be la creation actuelle de mots nouveaux
dam la langue francaise, 1877.

HouzE. — Etude sur la signification des noms. de lieux en
Francey 1864.

J. QuicHERAT. — Be la formation francaise des anciens noms
de lieux, 1867.

Michel. — Etudes sur la signification des mots d'apres les ele-

ments dont lis sont formes^ 2« edition, 1864.

DuBROCA. — Traiti de la prononciation des consonnes et des

voyelks finales des mots francais, 1824.

TixiER de la Chapelle. — Bu genre des mots dans la langue
frangaise, 1879*

FIK BU COURS SUPEIlIEUPu
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N. B, — Les num^ros renvoient aux paragraplies, dont la suite

est indiquee en haut des pages de droite.

Accents : aigu^ grave, circonflexe,

8, 22.
— Accent circonflexe aux

ires et 2«s personnes du parfait

d^fini, 115, Rem. IV,
Accent tonique^ 23 et 24.

Accord (regies d'), 175-176.
— du substantif, 170; de

I'adjectif, 209-214 ; du verbe,

271-274.

Acqu^inr, 134 et 134 his,

Adjectif, 45-67. — 8a syntaxe,
201-217.

Adjectifs qualificatifs, 201-202;
— d^terminatifs, 203-208 ;

— verbaux, 335-338.
— Regies d'accord de Tadjectif,

209-212.— Adjectif neutre, 213-

214. — Emploi pa,rticulier de

Tadjectif f^,minin, 215.

-— Complements de I'adjectif ,
216.

Adverbes, 137-149. — Syntaxe de

radverbe, 359-398. — Noms et

pronoms adverbiaux, 360.

Affixes, 425-432.

Giy representant I'ancienne diph-

thongue o?, 13, 108.

Aide, genres de ce nom, 181, 15.

A'ieul, ses formes au pluriel, 182,

Aigle, genres de ce nom, 181, 1.

AU, ses formes au pluriel, 182, 5.

ail (pluriel des noms en), 37.

Air (jxvoir V), Construction de
cet idiotisme avec un adjectif,
211.

ais (f^minin des adjectifs en) , 47.

ais (primitivement ois), termi-

naison de I'imparfait, 108.

al (pluriel des noms et adjectifs

en), 37, 58.

Aller, Sa conjugaison, 183 et 133

bis, — Employe comme auxi-

liaire, 80.

Alphabet fran^ais, 3. — Ses ori-

gines latines, 21 ter.

Amour, genres de ce nom^ 181, 2.

Anacolutbe ou phrase brisee,

170 6^>.

ant,ent; pluriel des adjectifs en,

1,58.

Analyse grammaticale, 178 ;
—

logique, 179 ;
— ^tymologique,

439.

Ant6c4dent, 72, 254.

Apostrophe, 14, 22.

Apposition, 165.

Appui-main, son pluriel, 189

Rem. III.

Article, 43-44. — Sa syntaxe, 194-

199 (son emploi ouson omission;

son sens partitif ,
son accord).
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— Le neutre de rarticle, 200.
— Article mis a la place d'un

pronom possessif, 205.

_(u (f^minin des adjectifs en), 49.

A>6-aiUir, 134 et 134 bis,

^AsseOir^ 135 et 135 bis,

Aitendu, son etymologie, 152.

Attribut, 159-164; 269-270.

Attributifs (verbes), 164, 270.

«w, eau (pluriel des substantifs

et adjectifs en), 37, 68.

Aucurif sa syntaxe, 208, 1 et

11 bis;SSS.

Aussi, sa syntaxe, 374.

Autant, tant, leur syntaxe, 375.

Aitto77ine,genTes dece nom,181, 3.

Aiitrey etymologie, 67; syntaxe,
208 bis,

Autruij etymologic, 67; syn-
taxe, 266.

Auxiliaires (verbes), 80, 116; leur

emploi dans les temps com-

posers, 289.

Avoii' (le verba), 92. — Remar-

ques sur le verbe avoir, 116. —
Avoir, consider^ comme verbe

auxiliaire, 80. — Comme verbe

irregulier, 135 et 135 bis,— II y
«, impersonnel, 101.

Baitre, 129.

Beaucoup, 148, 360; sa syntaxe,
376.

Bibliographic pour servir a 1'^-

tude de la langue frangaise et

de son histoire, p. 502.

Bie7i, adverbe, sa syntaxe, 370.

Blanc-seing, son pluriel, 189,

Boire, 136 et 136 bis.

Bouillir, 134 et 134 bis.

Bi^aire, 136 et 136 bis.

c (feminin des adjectifs en) , 52.

Ce, pronom, sa syntaxe, 24; 248-

251
;
272

; 279.

Cest ou ce sont,,* 848, 272.--

Syntaxe des phrases commen-

9ant par c'est.,., 279.

GMille, 22.

Cent (quandilprend le pluriel), 62.

CertainJ
sa syntaxe, 208, 2.

Chaque, chacun, leur Etymologic,
67. — Leur syntaxe, 208, 3 et

262-265.

Chevaii-Uger, son pluriel, 189.

Chose, genres de ce nom, 184, 4.

Ci, la, 206, 388.

del, ses formes au pluriel, 182,2.

Clore, 136 et 136 bis.

Collectifs (syntaxe des) employes
comme sujet, 273;

— Accord
avec le coUectif ou le comple-
ment du collectif, 210, 357.

Combien, sa syntaxe, 379.

Cotnme^ co?nment, etymologie,
142

; syntaxe, 373.

Comparatif,
59

;
sa syntaxe, 202.

Complements direct j indirect,
162-163. — Eagles de comple-
ment ou de dependance, 177.
—Complements des substantifs,
191-192; des adjectifs, 216-217;

despronoms, 268; des adverbes,
361 .

— Complement direct des

verbes, 275 ; indirect, 276-280,
283.

— Complements circonstanciels,

163, 277.

Composition des mots, 436.
— Composes (noms) ,

30
, II, 426;

leur pluriel, 184-190.
—

(adjectifs), 209, Rem. V; 213,

214.

Conclure, 136 et 136 bis.

Conditionnel, sa formation, 107.

Conjonction, 154, 155; sa syn-

taxe, 413-420.

Gonjugaisons (les quatre),. 89-91.
— Verbes reguliers de la l^^^, 94*

U7.
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-^ Remarqnes sur les verbes en

cer, 118; en ^rer, 119; verbes qui

ont un e ferme ou un e muet
^I'avant-derniere syllabe, 120-

121
;
en e/er, eter, 122

;
en eer,

ier, 123
;
en yer^ 124 ;

en iter,

125.
— Vertex reguliers de la 2*^, 95.

Remarques snr la 2® conjugai-

son, 126; sur b(inir, ha'irj fleurir,

127.
— Verbes i^eguUers de la S*', 90.

Remarques sur la 3® conjugai-

son, 128.

— Verbes reguliers de la 4*, 97.

Remarques sur la 4® conjugai-

son, 129-131.

— Verbes irreguliers et d^fectifs

des 4 conjugaisons, 132-136.

-^Remarques sur les verbes irre-

guliers, 133 ^29-136 bis.

Ire conjugaison (133 et 133 bis),

2® conjugaison (134 et 134 bis^.

3^ conjugal soa (135 et 135 bis).

4e conjugaison (136 et 136 bis):

P verbes en aitrc et oitre;

2^ verbes en aindve; 3o verbes

en ire; 4<^ verbes de terminai-

sons diverses.

Connaitre^ 136 et 136 bis,

ConqiUrir^ 134 et 134 bis,

Consonnes, 5.— Consonnes com-

pos^es, 15. — Prononciation

des consonnes, 16, 17. -• Con-
sonnes gutturales, dentales,

labiales, nasales, 18,
— douces

et fortes, 19
;
—

^tymologi-

ques, 8, 24 (Hist.) ;
— eupho-

niques, Voyez Euphonic.
Coxtdre, 136 et 136 bis.

Oouple, genres de ce nom,181, 5.

Courir, 134 et 134 bis.

Coittrir, 134 et 134 bis.

Craindre, 136 et IdQbis.

Croire, 136 et 136 bi'i,

Croitre, 136 et 136 bis.

Cueillir, 134 et 134 bis,

df k la 3e peisonne du singulicr

(4e conjugaison),- 130.

D euphonique. Voyez Euphonie,
Dame, interjection, 157.

Davantage, sa syntaxe, 377.

De donne un double sens a quel-

ques complements, 191, Rem. II.

De expletif, 406; partitif, 275,

Rem. I,

Dechoir, 135 et 135 bis.

Degres de signification (positif,

comparatif^ sitperlalif), 59.

Dilice. genres de ce nom, 181,2.
Derivation nominale: derivation

verbale, 434, 435.

Des, adjectif indefini; distinct

de des (pour de Ip.s)^ 67.

Desinences des verbes, 114, 115",

des mots en general, 426. —
Desinence, distincte de la ter-

minaison, 428.

Determinatifs (adjeclifs), CG-67:

— num^raux, 61-63 ; possessifs,

64
; d^monstratifs, 65

;
inter-

rogatifs et conjonctifs, 66; in-

definis, 67-

Devoir. Sa conjugaison, 128. —
Employe comme auxiliaire, 80;

comme reflechi, 283, Rem. IV.

Diphthongues, 13.

Dire, 136 et 136 bis.

Dont, Fon etymologic, 72; son

emploi, 258. Dont et <fow,leur

emploi, 259-260.

Dormir, 134 et 134 bis.

Du, de la, des avec un sens par-

titif, 44. Rem. Ill;
— leur syn-

taxe, 197.

Durant, son etymologic, 152.

e muet, ferme, ouvert, 9.

eau (feminin des adjectifIB «n),47ii
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icrire, 136 et 13G bis.

el, eil (femin. des adjec. en), 49.

Elision, 14.

Ellipse, 167-169.

En mis k la place d'un pronom
possessif, 203, Eem. II.

En, y, 238-240.

Enfant, genres de ce nom, 181, 6.

Enquerir [s')y 134 et 134 bis,

es (f^minin des adjectifs en), 49.

esse (terminaison du f^minin),

34, 40.

et (feminin des adjectifsen) 49.

ll'tre (le verbe), 93, IK).

eu pluriel(des substantifs en),37-

Euphonie (faits d'j : consonnes

euphoniques, 21.— D euplioni-

que, p. 151 et 156. — Voyez
l,s,t,euphoniques.

etir, eresse (terminaison des sub-

stantifs), 34.

eiu\ eiise (terminaison des sub-

stantifs), 34, 3^.2.

eur (feminin des adjectifs en), 50.

^(feminin des adjectifs en), 53.

FaiUir, 134 et 134 bis.

Faire, 136 et 136 bis.

Fairs, employe pour eviter la

r6petition d'un autre verbe,

280, Rem. Ill et IV.
— Ne faire que...y ne fairs qus

ds...,^ 319.

— Le participe fait devant un

infinitif, § 352, Eem. 11.

Falloir, 135 et 135 bis.

Fnvori (feminin de), 47.

Feminin des substantifs (sa for-

matioTi), 33-34
;
— des adjec-

tifs, 46-57.
— Feminin (adjectif), emploi

particulier, 215.

Ferir, 134 et 134 bis.

Foudre, genres de ce nom. 181 . 7.

Frire, 136 et 136 bis.

Fuir^ 134 et 134 bt<^.

Futur, sa formation, 110.

g { feminin des adjectifs en), 54,

Gagne-petit, son pluriel, 190.

Gallicismes, 441.

Garde, genres de ce nom, 181, 1 .

— Garde, substantifs composes
avecce nom; leur pluriel, 189,

Rem. II.

Genres des noms, 31-32. — Noms
a double genre, 181.

Ge7is, genres de ce nom, 181, 8.

G(^rondif, 339-342.

Ges'ir, 134 et 134 bis.

GouttSf mot negatif, 389.

Grammaire. Sa definition, 1, 91.

Grand'mere, gra?id'mess6,etc.i 46.

Pluriel de ces mots, 189.

gu (feminin des adjectifs en), 47.

Guere, 149
; son emploi, 385.

Guillemet, 26 (9).

Ii muette, aspiree, 18, 7.

Haiit le corps, son pluriel, 189.

Havre-sac, son pluriel, 189,

H^breu (feminin de), 47.

Homonymes, 447.

Hormis, son etymologic, 152.

Hijmne, genres de ce nom, 181, 9.

II, son etymologic, 69.
—

//, ells, leur syntaxe, 232, 243.

Imparfait de I'indicatif, 108; du

subjonctif, 109.

Impersonnels (verbes), 101-102;

employespersonnellement (leur

syntaxe), 274.

Infinitif (sa formation), 107
; (son

emploi), 313-330.
—

Proposition infinitive, 321-330.

Instymirs, 136 et 136 bis.

Interjection, 156-157.

Inversion, 170.

iss, syllabe ajoutee a quelques

temps de verbes de la 2^ conju-

gaison, 107. — Son origine, 126.
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Issir, 134 et 134 his.

Jamais, son emploi, 386.

Je, sa syntaxe, 220.

/ se vocalise en if, 37, 44, 47. —
/euphonique, 261, Rem. I.

Langage, sa definition, 2.

Le, la, pronoms_, leur syntaxe, 234-

238; 244.

Lequel, duquel, leur emploi, 256.

Lettres. — Leur genre en fran-

gais, 21. — Voyez Alphabet.

Lirey 136 et 136 bis.

Locutions vicieuses, 448.

Maint, 208, 6, Rem.
Mai, adverbe, sa syntaxe, 372.

Malgre, son etymologic, 152.

Manoiuvre^ genres de ce nom,
181, 15.

Me, moi, leur syntaxe, 228, 229.

M^me, son etymologic, 67
;
— sa

syntaxe, 208, 4.

ment, suffixe adverbial. Son ^tj-

mologie, 143.

Mettre, 129.

Mieux, adverbe. Sa syntaxe, 371.

Mille, mil, 62.

Mentir, 134 et 134 bis.

Modes des verbes (modes person-

nels, impersonnels), 86-88. —•

Leurformation, 107-110.— Em-
ploi des modes personnels, 290-

312 (indicatif et subjonctif,

290-298; imp6ratif, 290; con-

ditionnel, 300-303).
— Corres-

pondance entre les temps et

les modes, 304-312.

Moins, sa syntaxe, 378.

Moyennant, son etymologic, 152.

Mots. Definition, 2. — Neuf es-

peces de mots, 27.— Divers ele-

ments des mots, 422. — Mots

simples ou composes, 424-426;

primitifs ou derives, 429-431.—
perivation des mots, 434,435.

— Mots composes, 436. — Fa-
milies de mots, 437,438.— Dif-

ferentes acceptions d'un meme
mot, 440-442. — Sens propre,

figure, 441. — Improprietes
de mots, 447.

Meudre, 136 et 136 bis.

Moult, 148.

Mourir, 134 et 134 bis.

^io^lvoir, 135 et 135 bis,

n (feminin desadjectifs en), 55.

Naitre, 136 et 136 bis.

Ne^ ses divers emplois, 383-389
;

391-398.

Negation (adverbes de), 383-398.

Neutre (le genre) en frangais, 145.

— Adjectifs neutres formant

des adverbes, 145, 20S, 10, VI;

213-214 bis. — Neutre de I'ar-

ticle, 200; de I'adjectif, 213-

214 bis ;
du pronom, 69, 235^

244,245, 245. bis, 255.

Neutres (verbes), 100.

Ni, son emploi, 271, 387, 414.

Nom ou substantif, 22-42. — Sa

syntaxe, 180-193. — Mots emr

ployes substantivement, 30.

Nombres dans les substantifs, 35.

Noms de nombre, 61; 203-204.

Non, son emploi, 383, 890.

Nonobstant, 152.

Noiiveau-ni, son pluriel, 189.

Nuire, 136 et 136 bis.

Nul, sa syntaxe, 208, 5; 388.

Nullement, 388, 389 bis.

OffriT, 134 et 134 bis.

(Mil, ses formes au pluriel, 182, 3.

CEuvre, genres de ce nom, 181, 11."

oi devenu ai, 13, 108.

On, son etymologic, 74. — Son

emploi, on, Von, 261.

On dit, oui'dire, leur pluriel, 189.

Orye, genres de ce nom, 181, 10.

Orgue, genres de ce nom, 181, 2r
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Ordre des mots en fran^ais, 170.

Orthographe. Definition, 1, 448.
—-

Orthographe de regie, ortlio-

graphe d'usage, 449, 450. — Or-

thographe pho7i4tiquef ortho-

graphe etymologique, 461. —
Variations et legitimite des re-

gies de I'orthographe, 452-454.

— Orthographiques (signes), 22.

ot (feminin des adjectifs en), 49.

0?>, son 6tymologie, 72. ^- Sa

syntaxe, 260, 3M,
ou (pluriel des substantifs et

adjectifs en), 37.

ou (feminin des adjectifs en). 47.

OwiV, 134 et 134 bis.

Ouvrir^ 134 et 134 bis,

oux^ ouse (terminaison), 34, 6°.

Pdquef Pdques, genres de ce nom,
181, 12.

Parenth^se, 26 (10).

Parfait d6fini, sa formation, 108.

Paronymes, 447.

Partir, 134 et 134 bis.

Participe present, pass6 (emploi
et syntaxe du), 331-358.

— Pro-

position participe, 331-334. —
Participe present (syntaxe du),

335-342. — Participe passo

(syntaxe du) :l°seul ou accom-

pagne du verbe e7re, 343-347 ;

2" accompagne de I'auxiliaire

avoir, 348-358.

Partitif (article), 44; 197.

Pas, son emploi, 384.

Passe-partout , pince-sans -rire
,

leur pluriel, 190.

Passif (verbes), 76, 98.

Pendanty
son etymologic, 162.

Periode^ genres de ce nom, 181,
13.

PersonnCj son etymologic, 74
;
-

sa syntaxe, 266 bis, 388.

Personnes du verbe. Remarques

sur ies diverges personnes du

singulier et du pluriel, 115.

Peu, 360
;

le peu de, sa syntaxe,

210,273, 357.

Phrase et proposition, 25; 1 57-158.

Plaire, 136 et 136 bis.

Pleonasme, 166.

Pleuvoir, 135 et 135 bis.

Plupart (la) avec le verbe au plu-

riel, 273.

Pluriel des substantifs (sa for

mation), 36-42; — des adjec-

tifs, 68. — Noms k double plu-

riel, 182, — Pluriel des noms

propres, 183; des noms com-

poses, 184-190.

Pluriel. — Voyez'aux terminai-

sons ail, aly au, eu, ou.

Pluriel dee nome d'origine etran-

gere, 39-40.

Plus, sa syntaxe, 377.

Plus, moinSf mieux, precedes de
le variable ou invariable, 199.

Plus, negatif ,
386.

Plusieurs, sa syntaxe, 208, 6.

Plus tot, plutot, 368.

Point (signe de ponctuation), 20.

Point (negation), son emploi, 384.

Ponctuation, 25. — 8ignes de

ponctuation, 26.

Position ; voyelle en position, 7.

Possible, adjectif et adV^erbe,

213, 3^.

Pouvoir, 196 et 135 bis.

Prendre, 136 et 136 bis.

Prefixes, 432 .

Preposition, 150-153
; syntaxe de

la preposition, 399-412.

P)^es de,prdt h, 216, Rem. V.

Pronoms, 69-74 ;—personnels^ 69
;

possessifs , 7^ ; demonstratifs,
71 ; conjonctifs ou relatifs, et

interrogatifs, 72-73; indefinis,

T4. — Leur syntaxe, 218-268 :
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1° Pronoms personnels sujets

ou complements, 220-221 ;
leur

place dans la phrase, 222-226
;

leur emploi, 227-245.— 2^ Pro-

noms possessifs, 246; — 3^ d6-

monstratifs, 247-251;— 4" inter-

rogatifsetconjonctlfs, 252-260;
-- 6^ ind^finis, 261-267. — Pro-

noms complements de verbes

refl^chis, 283.— Pronoms nen-

tres, 235, 244, 245, 254, Kem.
X, 255.

Proposition (de la) et de ses el6

ments, 158.— Syntaxe des pro-

positions, 159-173 ;
—

infinitive,

161, 321-330 ;participe, 331-334.
— Propositions simples, compo-
sees, 171; principales, coordon-

nees , subordonn^es, comple-
tives, incidentes, 172-1^3.

Quandj adverbe conjonctif et in-

terrogatif ,
367 ; conjonction,

155.

Quant ^, 367, Remarque.
Quantity des voyelles. Ses rap-

ports avec I'accent tonique, 24

Que, pronom. — Sa syntaxe, 264^
Rem. VIII-X. — ^i^e, adverbe,

BSO.—Que, conjonction, 416-421.

Quelconque, sa syntaxe, 208, 7.

Quelque, son etymologic, 67
;
—

sa syntaxe, 208, 8.

Quel que, 8, sa syntaxe, 208, 8,

Remarque.
Quelqu'un, 266.

Qu4rir, 134 et 134 bis.

Qu'est'Ce-ci? 303.

Qui, quel, quoi.leur 6tymologie,72.
Qui, conjonctif et interrogatif.—
Leur etymologic, leur syntaxe
252-254; 257.

Quiconque, 266.

Quoi, sa syntaxe, 255.

V (feminin des arljectifs en), 51.

Racine, distincte du radical, 423.

Ses alterations, 487.—Families

de mots venant d'une meme
racine, 438.

Radical des verbes, 81
; des mots

en general, 424.

R^fl^chis (verbes), 76, 99; leur

syntaxe, 282, 283.

Reldche, genres de ce nom, 181, 14.

Renvoyer, 133 et 133 his,

Requ^inr, 134 et 134 his.

R^soudre, 136 et 136 bis,

Rien, son etymologic, 74. — Sa

syntaxe, 267; 388.

Rire, 136 et 136 his,

Rompre, 129;

s etymologique, son role dans
I'ancienne orthograpbe, 48*

s a la Ire personne du singulier,

115, Rem. I.

s euphonique, 115, Rem. II;— s euphonique mise entre le

radical et les desinences, 136

bis,

s (feminin des adjectifs en), 56.

Sauf'Conduit, son pluriel, 189,

Rem. III.

Savoir, 135 et 135 bis,

Se, soi, sa syntaxe, 241-242.

Semi, pr^fixe, 381.

Sentir, 134 et 1.^4 bis.

Se?wir, 134 et 134 bis.

St, adverbe, sa syntaxe, 374.

Si (pour oui), 382.

Sortf'r, 134 et 134 bis,

Souffrir, 134 et 134 bis.

Substantif. Voyez Nom.

Suffire, 136 et 136 bis.

Suffixes, 333.

Suite {de), tout de suite, 366.

Suivant, son etymologic, 152.

Suivre, 136 et 136 bis.

Superlatif, .59
;
sa syntaxe, 202.

Syllabes. Defioition, 6. Decom-
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position des mots en syllabes,

6, Rem.

Syllepse, 176, 333, 2°.

Synonymes, 443-446.

t euphonique, son origine, 104.

Rem. Ill, 115, 115. Rem. Ill,

129, 130, 131.

t desinence, Rem. Ill; 136 bis,

Rem. I (p. 158).

Tanty tant que, leur syntaxe, 375.

Tel, tel que, tel quel, syntaxe,

208, 9.

Temoiii, regies d'accord de ce

mot, 180.

Temps desveibes, 82,85, 106.—

Temps simples (leur formation),

107-110. — Temps composes

(leur formation), 111.— Temps
surcompos6s, 112. — Observa-

tions sur I'emploi des temps,
284-289.

Tenir, 134 et 134 bis,

Termes de la proposition (sujet.

verbe, attribut), 159-164; 269-

270.

Terminaisons des verbes,81,113.

Terre-plein, son pluriel, 189.

teur, (rice, teuse, teresse (termi-

naison de substantifs), 34,
—

^ewr(f6minin des adjectifs en),

50.

Tiret, 26 (8).

Touchant, son etymologic, 152.

Tout (son pluriel), 58.— Sa syn-

taxe, 208, 110. — Ses regies

d'accord avec le nom gens,

181, 8.

Tout a coup, tout cTun coup^ 369.

Tmire, 136 et 136 bis.

Trait d'union, 22.

Traitre (feminin de), 47.

Travaily ses formes au pluriel,

182, 4.

T£^ma,22.

Tressaillir, 134 et 134 bis.

Tutoiement, 231.

ul (feminin des adjectifs en), 49.

Un, sa syntaxe, 208, 11.

Un, autre (I'un I'autre, I'un et

I'autre), 208, 1 bis; 266.

Vaincre, 136 et 136 bis.

Valoir, 135 et 135 bis,

Verbe, 75-136. — Verbes actifs

ou transitifs, 76; passifs^refle-

chis, 76; neutres, 77; imper-

sonnels, 78 ; auxiliaires, "9. —
Autre classification : verbes a

conjugaison active, a conju-

gaison passive, ^ conjugaison

mixte, 106. — Verbes irregu-

liers et d6fectifs, 132-136 et

133 6w-136 bis, Voyez temps,

modes, conjugaisons , passifs^

reflechiSj neutres, irnpersonnels^

radical, terminaison, desinen-

ces, etc. — Verbes conjugues
avec une negation, 103; inter-

rogativement, 104-105.
~ Syntaxe du verbe, 269-358. V.

Termes de la proposition ; regies

cVaccord, complements etc. —
Verbes tantot actifs, tantor

neutres, tantot reflechis, 281-

282. — Verbes employes avec

ou sans complement, 281-282;

avecl'auxiliaire avoiron Tauxi-

liaire dire, 289
;
avec la prepo-

sition a ou la proposition de.

408, Rem. Ill et IV.
— Syntaxe du verbe refiechi a

rinfinitif, 329.

Venir, 134 et 134 bis,

Vdtir, 134 et 134 bis,

rm5'^(quand il prend le plur.), C2.

Virgule, 26.

Vivre, 136 et 136 bis.

Vocalisation d7 «u «, 87, 44, 47.
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Voia voti^, Uymologie.. 152

;
I -. Leur geme en fran^ai.

syntaxe, 412. 21 bis.

'

Voir, 135 et 135 bis,

Vouloir, 135 et 135 bis.

Vous, sa syntaxe, 231.

Voydles, 4; —
simpies, 4j —

compos^es, 4, 11; — breves, _ ^ ,

longues, 7; — nasales, 11 (4). I taxe, 2m, 365

X, consonne double, 18 (6).
X (femimn des adjectils en)

57.

y (la voyelle), 10.

F, pronom et adverbej sa syn-
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