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^rkttlnarkiickttftt.

A. geJjmrfaffung.

ü e r j c i c O n i ß  b e r  i n  ö e m  T U i n t e r f e m e f l e r  1 8 6 0 —  6 1  ö c f j a n b e f t e n  C e f j r g e g e n f l ä n b e .

A .  3 n t  © i j m n o f i n m .

I. S eeu n d a . O r b t n a r i u « :  ® e r  ® i r e ! t o r .

R e l ig io n .  2. S t .  d in le itu n g  in  bte .£>. S c h r if t ,  fpectell in  ba« 9 f. X., Sefmtg größerer Slbfchnitte au« 
ben doangetien. Sieber unb «Sprühe. —  ® e r  ® t r e i t o r . —  ® e u t fc h -  2 S t .  Seftüre S d)itte rfcher ® ram e n  
(® ett, SBallenftein); Uebitttgen im  freien V e rtra g e  unb in t ® i« po n ire tt. © efpredjung ber monatlichen S lu ffäge*). 
91eich a u .—  8 a te in .  10 S t .  G ic e r .  e p p , se i. ( S ü p f le ) ;  o ra t io  p .L ig a r io .  V i r g i l .  A e n . I ,  I I I . ( l ib .  I I ,  I V .  
p r iv . ) ,  Dlepetition ber Form en* unb 9Robu«lehre. äßöchentl. d re rc itie n  ober dptem poralien. ®  e r  ® i r e G  
t o r . —  @ rted>tfcf?. 4  S t .  X e n o p h .  C y r .  I .  c. 1 — 5. SRepetition ber Form enlehre unb einzelne« au« ber 
Styntaję. Sitte 14 Sage ein d je rc it iu m . ©  o g ou. 2  S t .  H o m . O d .  V I I ,  V I I I ,  1 —  265 ( p r iv .  I  — I I I . )  
® e r  ® i r e f t o r .  —  f j r a n jö f i f c l> .  2 S t .  M ic h a u d  p re m ie re  c ro is a d e  C h a p . 1 —  7. © ram m atib  nach 
© lö g  I I ,  25  —  45 . Sitte 14 S a g e d je rc itie n . d d e r b t .  fp e b rä ifc h .  2 S t .  d tpm olog ie  bi« jum regelm äßigen 
© erbum . G e n e s is  c. 1 —  3 . S D ö r£. — ■ @ e fd ;td ) te  u n b  © e o g ra p t f ie .  3  S t .  ®efd)ichte ber © ö fte r be« 
O rie n t«  unb ber © r ie te n  bi« $tt ben ißerferlrtegen. Diepetitionen an« ber ©eograpffie d ttropa« . d d e r b t . —  
2 R a th e m a t t l .  2 S t .  S lr it lp n e tif uttb Sllgebra. ©leichungen be« e rftenunb  jmeiten © rabe«. ©eom etrie. 2  S t .  
Sehre bom Greife. 3>oeimöchentfich eine fd /r ifttid )c  Slrbett. ® ö r f .  —  iß ß p f i f .  1 S t .  Sehre »on ber SBärme. 
S R e ig en . —  S in g e n .  1 S t .  dhorgefang. ® r a h o m « f i .

II . T er tia . O r b i n a r i  U S :  O b e r l e h r e r  I ) r .  © o g o n .

Religion. 2 St. Sefen unb drflärett au«geroal)lter Slbfchnitte au« ben brei erften doangelienmithefon* 
berer ©erüdfidRigung ber Dieben be« fperrtt. SBteberholung be« lutherifchen Hatechi«mu«, drlernnng öon 
Sprüchen unb Siebern. Saftig. — ®entfd). 2 St. Sefen uitb drflären bon Schiller« ©attaben. Hebungen 
im Seflamiren unb im freien ©ortrage. Sitte brei ©lochen ein Sluffag. Saftig. — Satein. 8 St. Caesar 
d. b. G. lib. IV. ©rammatü oon SÄoigjiffgig Cap. 1, 77. Ueberfegen in« Sateinifcpe au« S ü p fle ’« 
Slufgaben. ©ßöcbentlich ein dpercitium ober dptemporale. 33otjo tt. — 2 St. Ovid. met. Lib. I. mit Slug* 
mahl; metrifcheHebungen. fReidfan.— ©rtechifch- 6 St. Settüre au« 3acob« gefebud» Xf). I. Diepetition 
ber Formenlehre. ©BBcgeuttich ein dpercitium. ©ogon. — ^ranjofifcp. 2 St. Sect. in Charles X II. livr. 
II. ©ramm, nad; ß̂lög II. 1 •— 23. ©8öd;entl dpercitien. Steigen. — ©efcpichte unb ©eographL: 
beutfĄe ©efdRdtte bi« 1273. ©eogr. oon ®eutfd)lant>. Dteidfau. — SRathcmatif. 3 St. Slrithmetif. die* 
mente ber ©ucpftabenrechnung; Proportionen, ©leichungen 1. ©rabe«. — Slnfänge ber planimetrie. 3 1De*' 
möchentlich eine fchriftliche Slrbeit. ®örf. — Dlaturfunbe. 2 St. Stineratogie nach Schilling« Seitfaben. 
SK ei gen. — ©efang. 1 St. 3'oeiftimmtge dhoräle unb Sieber. ®rabom«fi. —

m .  Q uarta. O r b i n a r i u « :  © h m n a f t a l l e h r e r  D r .  d d e r b t .

D t e l i g i o u .  2 S t .  ® a «  g e b e n  3 e f u  n a c h  S u f a « .  © S t e b e r h o l u n g  b e r  b r e i  e r f t e n  u n b  d r l e r n n n g  b e r  b e i b e n  

l e g t e n  £ ) a u p t f t ü d e  b e «  $ a t e d j u « m n « ,  e i n i g e r  S i e b e r  u n b  S p r ü c h e .  S a f t i g  —  ® e u t f . d > .  2  S t .  S e t t ü r e  i n  

S e h m a n n «  S e f e b u d ? ,  H e b u n g e n  i m  ® > e f l a m i r e n  u n b  d r j ä h l e u .  3 > o e t m ö c h e n t l i c h  e i n e  f d p d f t f i d i e  S l r b e t t .  3 1  e  i  et) a  u . —  

S a t e i n  5  S t .  S e f t ü r e C o m e l .  Miltiades b i «  L y s a n d e r .  9 t  c i d ;  a n .  —  5  S t .  H e b u n g e n  i m  U e b e r f e g e n  a u «  

S ü p f l e ,  g v a m m a t i f d ) c  D t e p e t i t i o n e n .  © 3 ö c g e n t l i c h e  d r e r c i t i e n .  © o g o n .  —  © r t e d ; i f d ; .  6  S t .  ^ R e g e lm ä ß ig e  

F o r m e n l e h r e .  S e c t .  i n  3 a c o b «  I .  C .  1  —  8 .  3 t »  S > o e i te n  D u a r t a t  m ö c b e n t l t c h e  d r e r c i t i e n .  d d e r b t .  —

*) Spem ata ju ben Stuffäpen: 1) SBeIćpen Stupen gemäprt uns ber Umgang mit ber Statur? 2) 2tns Slatertanb, 
an« tpeure ftitieß biep an, baS patte feft mit beinern ganjen tperjen! 3) Ueber ben Sparalter StettS unb fein JBerpattnifj pttn 
©rama. 4) lieber baS iOtotto ju ©cpiüer§ (Slocievivos voco, mortuos plango, fulgura frango. 5) lieber bte Umftäube, toelcpe 
bei ben ißpönictern ©epifffaprt unb ©anbei befürberten__
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F r a n s B f i f c p .  2 © t .  p iß p  I .  L .  6 0  —  91 . SSBcpentlidte ©ęercitien. tS c fe rb t. —  a t l^ e m a t i f  3  © t .  
Procent», 3 iuS», ©ara», Prutto»iRechnuug. 2 ln fängeber p la n im e tr ie , ^ ^ e i^ ö c ^ c n tltd ; eine fe^riftlic^e 2 lr6e it. 
O ß r f .  —  3 e ic p n e u .  2 @ t. Fbeipaiibscicpuen. Ü R a u b ie tp . —  © i t t g e n .  1 © t .  comb, m it © e rtia .

I V .  Q u in t a ,  © r b in a r i u « :  O berlehre r D r .  SReicpau.

^ R e lig io n . 3  @ t. P ib lifd ;e  ©efcbicpte be« 9c. 0 .  SPieberholung beS erften unb gmeitcu, E rle rnu ng  be« 
b ritte n  jffa u p tft iid « , einiger Sieber unb © p rü d je . S a f t ig .  —  O e u t fc p .  8 @ t. Sect. in  Sehmantt« Sefebucp 
O h. I .  SBBcpentlich eine fd)rifttid?e SIrbeit. E d e r b t . —  S a te in .  7 @ t. Seftüre in  E llenbt«  Sefebucp, 3 .4 . 5 .  
2 tb fd ;u itt, E inübung bcv ^ormenle^x'e unb einiger fhntaftifchen Regeln. 2Bßd)entlicpe E re rc itien  unb Eptern» 
pora lien. 9 te id ;ta u . —  2  © t .  © ra m m . ^Repetitionen. O e r  O i r e f t o r .  —  F tm n g ß f ifc p .  3  © t .  p iß p . 
I .  L .  1 — 50. E rle rnu ng  bon P o fa b e ln ; im  jmeiten O u a r ta l mßcpenflicpe fd>riftlic6e Slrbeiten. E d e r b t . —  
© e o g ra p p te .  2  © t .  Oien>eft= unb m itteleuropäifchen Sauber. 9 .R e ig e n .—  9 £ a tu r fu n b e .  2  © t .  Pefd ;re i»  
bung einzelner © attungen unb Slrteit and bem 9?eicbe ber SBirbel» unb © liebertp ie re . 50?e igen- -—  3 et ^ ä 
n e n . 2  © t .  gre ihanb je id ;nen . 9 1 a u b ie tp . —  © c p re ib e n .  3  @ t. S o o f. — © in g e n .  1 © t .  3 ^e ift im m ig e  
Epora le  unb Sieber. © r a b o m s f i .  —

V .  S e x ta .  Q r b t n a r t u « :  © p n tna fia llep re r S a ft ig .

S R e lig io n . 3  © t .  P ib lifd fe  ©efcbidRen au« bem 91. 0 .  E rlä u te ru n g  beb erften unb gmeiteti |)a u p tftü d «  
im  $ated)i«m u«, ein iger Sieber unb © priicpe. © r a b o m « f i .  —  O e u t fc p .  3 © t .  Sefen, E rflä ra tu n b 9 ? a c p »  
ergaplen einzelner © t iit fe  aus p re uß  ü inbe rfreunb ; PSort* unb © aplepre  im  2tnf<ptuffe an bie Seftüre; 
Hebungen im  O e lla m ire n . SEBßcbentticb eine fd jr if t l id te  Slrbeit. S a f t ig .  —  S a te in .  9  © t .  (Regelmäßige 
Form en lehre ; Seftiire  in  S llenbt«  Sefebuch I . ,  mßcpentlich Epercitien unb  Eptemporatien. S a f t ig .  —  
© e o g ra p h ie .  2 © t .  E u ropa  ttad; SKeeren, S tiften , U n fe in , © trß m en , © ru n b fig u re n  ber Sänber, toid)tigen 
© tä b te n ; m oran einseine 91otijen über ©efd;id?te, S itte n , (Religion, Sebeu ber P o lie r  tc. angefd;loffen 
mürben, ® r a b o m « f i .  —  (Recpnen. 4  © t .  Prucprecpnen; 9?egelbetri in  gangen unb gebrodenen 3ap len . 
S o o f. —  9 ta t u r fu n b e .  2  © t .  Einheimifche SEBirbeltpiere. 50?e ig e n .— - 3 d d e n e n .  2  @ t. Freipanbgeicpnetu 
fR a u b ie th - — S c h r e ib e n .3  © t .  p o f t .  —  © in g e n .  1 @ t. 3>t>dftitmnige Ehoräfe unb Sieber, © r a b o m « f i .

ErftcStealabtijeilunjj (S c h ü le rber © e rtia ) . p r a E t ifd te « (Recpneu. 3  © t .  procent», 3 'ng5 © a ra » , P ru tto » , 
©eminn» unb Pertuftrechnuug. O ß r f .  —  P h h f ^ -  3  © t .  O ie  m idftig ften SRaturerfcpeinungen mürben be» 
fprocpett unb grßßtentpeil« burch Epperimente e rläu te rt. S R e igen . —

3tbtite  Dlcalabthciluitg (© cpüler ber O u a r ta ) .  P r a f t i f c p e «  R ech ne n . 2  © t .  Procent», © ara» r
P ru tto » , ©heilungbrechnung. O ß r f .  —  O ia tu r g e f c ^ id ; te .  2  © t .  O ie  m irbe llo fen ©piere. 5 0 te igen . —  
F r a n g ß f i f d ; .  2 . © t .  Seftüre au« p iß p  Epreftom atp ie ; ÜRemoirübungen. S R e ig e n .

Fafultatibe 1) E n g l i f c p  (S ch ü le r au« ©ecuttba unb © e rtia ). 2  © t .  © ra m m a tif uttb Seftüre

au« Fß lfiug«  Elementarbuch. E d e r b t . —
2 ) 3 c * ch 1ie n  (@ d ;file r au« ©ecunba unb © e rtia ). 2  © t .  3etcptten nach P o rb ilb e rn  

unb ŚRobetlen in  © p p« . Porfcpu le  ber P e rfpe ftibe . 9 ta u b ie tp .  —

B . 3 n  i)cn Ö o rb c rc itu n g s h lo flc n .

1. E rjtc SßorbereifuttgSflajfc. —  O r b i n a r i u « :  Seprer S o o f.

( R e l ig io n .  3  @ t. P ib lifd )e  ©efcpicpten be« 21. 0 .  E rle rn u n g  be« erften fpauptftiide«  im  ®atecpi«mit« 
unb einiger Sieber. P o  ft. —  O e u t fc p .  9 © t .  Sefen im  S iuberfreunb bon P reuß , grammatifcpe unb ovtpo» 
grappifdte Uebuttgen; O e flam ire u . P o n  3 e d  g n 3 r i t  fcpriftlicpe 91acpergäplttngen. S o o f. —  © e o g r a p p ie ,  
2  © t .  Pefcpreibung ber Erboberfläcpe. S o o f. —  3 1ed ;nen . 6 © t .  O ie  hier © rnnbrechnungen in  benannten 
unb unbenauuten, in  gleich» unbm eprfo rtigen3< tp fcn . S o o f. —  3 et(p n e n . 1 @ t. P o riibungen. S R a u b ie tp .—  
© d ; r e ib e n .  3  @ t. S o o f. —  © in g e n .  1 © t .  © onb ilbung . ® r a b o m « f i .  —  2lußerbem (co m b in .m it ber 
jm eiten P o r f la ffe )  2  © t .  E r le rn u n g  leicpter Sieber nacp O e rt uttb SWelobie. P o  ft.

2. 3tocife SSorbctcitungSflaffc. O r b i n a r i u « :  Seprer P o  ft.

^ R e lig io n .  3  @ t. E in ige biblifcpe ©cfchidReu be« 21. 0 .  E rle rn u n g  ber jeptt ©ebote unb e in iger Sieber» 
berfe. —  O e u t fc p .  11 © t .  O ie  g m e ite  2lbtpei(ung la u tir te  in  fpaefter« F ibe l, bie e r f te  la«  im  Sefebttdje. 

Senutn iß  ber IRebctpeile. O e flam ireu  fle in e r ©ebicpte. — fRecpnen. 6 @ t. Uebungen im  3 a^ et,f re^  Dotl 
1 —  100. —  © c p re ib e n . 2  © t .  bentfcpe unb lateinifcpe © c p rift . —  © in g e n .  2  © t .  comb, m it ber erften 
P orbe re itungS fla ffe .



5

B. 2lu§ bcn SBerfügmtßcn beś ÄöntgHc&ctt ^roöinsittl^^uI-ÄolTegmmä»
Som 20. Oftober 1860. gtir bie ant 27. b. 20?. jit haltenben Prüfungen pro schola ift eine klaffe 

jur ©idpofition ju fteUen. — Soin 20. 9?oBember 1860. Sein ©cfuubauer Slbolf 20fii((er ift auf bcu Sor* 
fd)lag bed URagiftratd ju SRarienburg ein ÜRarienbnrger ©dpilftipenoium im betrage eon 60 Ottfflr. jährlich 
Berliehen. — Śom 26. 9?ooember 1860. SOTittfjeilung bed SOlinifterialerlaffed bom 16. Oftober u. 3 .: 
Slnorbnung in betreff bed Satedjumenen* mtb Sonfirmanbenunterrichtd. — 33om 27. ©ecember 1860. 
©eneljmiguug bed geftiondpland für bad ©emefter.

C. ©Ifi-ontf t»es ©hmnaftumS.
©ad nenbegriinbete ©tpnnafium faun in gewiffem ©inne ald eine Erneuerung ber lateinifdjen ©cbule 

angefeljen toerben, welche in 20?arienburg feit alter 3 c>t beftanben Ijnt. ©cgrüubet bon bem eden 20?eifter 
SBinrid) bon Śfniprobe, blieb fie unter fortwäljrenber Slufficht ber ©roßfomthure. 9?ad) bem Solle bed Orbend 
mürbe bie Slnftalt ftäbtifd) unb bewahrte ben Sljarafter einer lateinifchen ©clutle bid jum $al)re 1816. ©a 
bewirfte bad 3 ufammentreffen tneljrer Umftänbe, baß fie einging, utib baß eine S3ürgerfd)u(e an i£;re ©tclfe 
trat, welche fid) mehr mtb mehr ju einer fRealfdptle audjubilben fndjte. 20?it ber fteigenben Entwicflung ber 
©tabt fteÓte fid) ber SSunfch heraud, eine Slnftalt ju befi^en, bie eine höhere Salbung bermitteln, bereit 3ög« 
lingę in weitere Greife bed gebend eintreten fönnten. ©ie fortgefetjten Seftrebuugeu ber ©tabt, bie Slnftalt 
jn einer bollffättbigeit 9lealfd)iite jn erbeben, waren jebod) nicht oon bem gemünfd;ten Erfolge begleitet. Unter 
biefett Umftänbeu entfd)loffeu fid) bie ©tabtbehörbeu ju einem eittfcbeibeuben ©dritte, ju ber Ummanblung 
ber höheren 33ürgerfrf)it(e in ein ©hmnafiunt mit ßiealaötljeilungeu. Oladjbetu bie fäntmtlid)en Sorbereitungen 
getroffen unb bie ftaailidje ©eneljmigung erlangt war, trat ber gt)tnnafiale Sebrplan int 3uui ». 3- W  
näcbft für bie Staffen oon ©erta bid ©ertta ein, unb int ©erbfte bed o. 3 abl‘ed fottnte and ben »orbanbenen 
@d)üierit eine Slnjabt nach ©efuttba Berfeljt Werben.

Unterbeffen ^atte bad ftabtifd ê patronat ben Unterjeidtneten jum ©ireftor bed ©hmnafiumd, ben 
Dr. SSobon junt jweiten Oberlehrer gewählt. Seibe trafen bor bem beginn bed SBinterfemefterd hier ein.

Slm 10. Oftober erfolgte bie feierliche Eröffnung ber neuen Slnftalt, mit Wetd)er bie Einführung bed 
Unterzeichneten unb bed Dr. Sohon oerbunben werben feilte, ©er königliche Srooinziat-'©d)ul»9?atb ©err 
Dr. © djraber, ald Slbgeorbneter bed königlichen 2ßrobiuäiah@chuhSollegtumd ergriff juerft bad Sßort. 
SRachbem er bie Eröffnung bed ©hmnafiumd im OJamett ber 33el)örbe auögefprodjett hatte, fteltte er bie Stuf* 
gäbe ber Slnftalt nach bem Sludfprud)e bed berühmten Ißäbagogen © türm  — propositum nobis est, 
sapientem et eloquentem pietatem tinem esse studiorum nostrorum — in Haren 3Ügen bi" unb 
Wied ben ©ireftor in fein neued Slnit ein. hierauf beftieg £>err Siirgermeifter $ o rn  bie Olebuerbühne — 
er wied juriief auf bie Serbanblungeit unb bie SSeftrebungen ber ©tabt ju ©unften bed @l)mttafiumd; er 
begrüßte t>ie neu eintretenben gehrer unb oerfid)erte bie junge Slnftalt ber fteten Slereitwilligfeit ber ©tabt, 
fie in allen Schiebungen jn förbern; worauf ber Unterjeid)uete barjuftelleit oerfud)te, in welchem ©inne er 
unter ©etted Seiftanb bie Slnftalt ju leiten gebenfe. — 9?ad) beeuoigter gbibrlichfeit femo fid) eine zahlreiche 
Serfammluitg ju einem fröhlich belebten Seftmal)le jufammen.

©ie fomit eröffnete Slnftalt umfaßt gunächft bie ©hmnafiat-klaffen bon ©efunba bid ©erta, jwei 
fRealabtheilungen, z'nei Sßorbereitungdflaffen, utib foH bie 2ßrima Oftern 1862 eröffnet werben.

Slm 15. Oftober feierten wir ben ©eburtdtag bed nunmehr ju ©einen Sötern berfammelten Sönigd. 
£>err Oberlehrer Dr. Sobou hielt bie geftrebe.

©ie Serien finb nad) ben gefehlten Seftimmungen gehalten worben.

D. ©tatiftifc&e Sßer^älfniffe.

1 . D i e  h c f j r e r  b e r  U n f f a f f .

Slm ©hmiiafiujn unterrichten außer bem ©ireftor brei Oberlehrer, bret @hmuafiaOgel)rcr, jWei ?el)rer 
ber Sorbereitungdflaffen, zwei ted)nifche gehrer. 9?eu eingetreten finb:

1) ber Unterzeichnete © i r e f t o r ,  »orljer geljrer an ©hmuafien zuS erlin ,E ffen ,$amm, 9J?arienwerber;
2) ber Dr. gouid Soßou, borljer gehrer an Elhmnafien ju ©aujig, Elbing, gßrf.
f)err Dr. Ti ei gen Berläßt und z« Oftern, um einem 9?ufe nach ©uiöburg jn folgen; wir oerfieren 

in ihm einen eifrigen unb gefrfgigteu SJfitarbeiter. 3nr ©ewinuung zmeier neuen gehrer ju Oftern hat bad 
patronat bie uöthigeu Serhanblungen eingeleitet.
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®fll)fllnńr^e Wcbftftdjt aber btc ÖcrtljfilunQ ber Odjrfłunkn im ÜHutcdjalbialjr-

Sekret.
vc

’jQ «
Q a

XI. ■1 1 . IV. V. VI. VII. VIII.
«■ff
c «
•e-gso 3
Sc*

Dr. Breiter, 
SJireftor. II.

2 Stetigion, 
10 Satein,
2 ©rieebifeb-

2 Satein. 16.

Sörft,
elfter

Oberlehrer.

4 SJtatbemati!, 
2 §ebräif<b.

3 äJiatbematif,
3 iKatbem. in ber 
Steatabtbeitung.

3 SDtatbetnatif,
2 SDtatbem. in ber 

Steafabtbeitiutg.
17.

Dr. Botjon, 
jtreiter Ober!. 111. 4 ©rieebifeb. 8 Satein,

6 ©riedjiftb. 5 Satein. 23.

Dr. Beicfjau, 
britter Dbert. V. 2 Oeutfcb.

2 Satein,
3 ©eftbiebie, 

6 ©eograbbte.
5 Satein, 

2 Seutfcf/. 7 Satein. 21.

Dr. Sitetgm, 
erfter orbentt. 

Sebrer.
1 wufit.

2 granjBftfcb,
2 Statnrfunbe,

3 fbbftf >n ber 
Steatabtbeitung.

2 granjeSftfcb tt. 
2 Staturfunbe in 

b. Steatabtbeünng.
2 Statur!.
2 ©eogrpb-

2 Statur, 
funbe. 18.

Caftig,
jtueiter orbentt. 

Sebrer.
VI. 2 Stetigion, 

2 Seutfcb. 2 Stetigion. 3 Oeittfcb, 
3 gransöf. 21.

Dr. (EcReröt, 
britter orbentt. 

Sebrer.
IV.

3 ©efcbidjte u. 
©eograbbie,

2 granjßfifcb,
2 ©rlglifĄ.

6 ©rieebifeb,
2 granjöftfcb, 

3 ©efebiebte itnb 
©eograbbie.

3 ©eutfeb, 
2 grattjöf. 24.

CooR,
Sebrer ber Sßor. 

Haffen.
VII. 3 Stecbnen, 

3 Schreib. 4 Steinen,
9 Seutfcb, 
2@eogrbb-
0 Stecbnen, 
3 Schreib.

30.

Kantor
tfraßorosRi,

©cfangtebrer.
1 Singen. 

(S^orftunbe). 1 Singen 1 Singen.
1 Stetigion,
2 ©eogvbb- 
1 Singen.

1 Singen. 10.

?o(l.
Sebrer berSSor. 

Haffen.
VIII. 3 Schreib.

i 3 êliqion,
3 Stetigion. * g S Ä

1 2 (Schreiben, 
2 Erlernung leichter 3Re!o* 

bieen unb lieber.

30.

Jtaubietf),
ßeicbentebrer. 2 3eid)nen. 2 3eicf;nen. 2 geiebnen. 2 geidjnen. 1 geiebnen. 9.

[219

2. Die Säufer.

®§ toaren in: SKicbaetiS
1860.

mürben auf* 

genommen.

maren im 
©an^en.

gingen ab. ftnb am 1. SDtärj. 
1861.

2

eo.

)aru

fatb.

nter

iSr.
s
•V»s*

Sefitttbo 4 5 9 — 9 9 __. 5
Tertia 21 9 30 — 30 24 3 3 7
Quarta 28 12 40 1 39 35 2 3 14
Quinta 24 4 28 — 28 25 1 2 9
®e£ta 22 8 30 — 30 23 1 6 8

ber (ferfteu SJorflaffe 31 15 46 — 46 36 2 8 20
ber 3tt>etteit iUorffaffe 17 6 23 1 22 19 - 4 3

3ufantttmi 147 59 201 2 204 171 9 26 66
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3. Uerjctrijnif} ber Sdjufßüdjer*).
('Kit JluSfcblufj ber Slutoren).

■tfad). Sd)utbiid)tr. Jfiir bie klafft:

1. Stetigion.
Sattoer biblifebe ©efebiebte. VIII. — V.
Sated)i«mu«. VIII. — II.
©efangbueb ber b'eftgen ©emeinbe. VIII. — II.

2. ©eutf<$.
Sinberfrettnb Oott fßrettfi. VIII. — VII.
Sebmamt, Sefebttcb I. VI. — IV.
■töaefter’6 gibel, -öaejler’« SJefebild? für 3RitteIf<bulen. VIII.

3. gatein. Süpfte, SUtfgaben jum Ueberfepen Sb- I- IV. — III.
2Rot«jiffpig lat. ©rammatit. VI. — II.

4. ©rietbifcb- 33nttmann, ©rammatit. IV. — II.

5. §ebräifcb. ©efenttt«, bebr. ©rammatit unb bebr. Sefebucb- II.

G. @ngtif<b. giSIfutg, Elemetitarbiidj. II. — III.

7. grattjiSfifcb. «ßtiJp, üebrbmb ber franj. Sprache. V. — II.

8. (Rechnen. SRorgettbeffer, 3tecbenbncb- VII. — V.

9. ©efebiebte unb S<bad;t, Steine Scbutgeegrapbie. VI. — II.
©eograpbie. Satter« ©efibiibt«tabellen. IV. — III.

10. (Raturfunbc. Silben« Seitfaben. VI. — V.
Schilling« Seitfaben. III.

11. «Singen. Sängerbain ttnb Siebertratt.j. VII. — III.

4. Cefjimtffcf.

Die Sehrerlnbliothef ift im Saufe beS betroffenen 3oI;veS onfê nlic  ̂ Bermehrt morben. Pachtern 
biefelbe fdjon burd) baSSegat beS berftorbeiten Ŝvof. ®ud;tter in ©bing 368 ältere ŚBerfe in 90435änben 
nnb 60 33rofd;iiren erhalten, mürben Seitens ’ber ftäbtifcheu 33eßörben jur ©rgänjung ber Süden in fpht* 
lologie uub ©efcßicßte circa I40iöätibe neuer SBcrfe befchafft. hierauf fonnte im SBiuter an bie Stufftedung 
unb Katalogifirung ber IBibtiothef gegangen mcrbett, metcßer Arbeit[ich bielperrn Dr.33o§on nnb Dr. ©derbt 
bereitmilligft unterzogen haben. 9?ach Slhgabe ber geeignetenSBerfe an bie Schiilerbibliothef, ttad;2lnsfd)eibung 
ber Doubtetten unb unbrauchbaren Serie umfaßt bie IBibliothef je^t circa 1000 Serie.

®ie Sd;ulbibIiothef enthält theilS Sd)ulbiicher, mclĉ e au fleißige unb bebiirftige Sdfüler oerliehen 
toerben, theilS Sehrbfidfer unb zählt jefet circa 1000 23änbe.

Das pl)t)fitalifd;e Kabinet zählt ungefähr 90 Apparate; auf erbem finb au ©hemifalieu über 100 f|3rä* 
parate u. f. m. borhattben.

DaS 97aturalien!abinet ift faßt ganz aus «Scheidungen hersorgegangen unb enthält jept gegen 
100 auSgeftepfte ©pemplare aus bem Shierreid;, auferbem einige hunbert Śonc^ l̂tett, circa 1000 oerfchiebeite 
SDlineralien tc.

Die Sammlungen bon 3Sorbilbern uub 23orfd;riften finb ebenfalls bermehrt toerben.

5. $e|cfjen(ie.
1. 3Som König!. 377inifterium ber UnterrichtS*21ngelcgenheiten erhielten mir Sordfhammer: 

Die ©bene bon Drofa.
2. 3'ür baS^aturalien-Kabinet haben uns ©efd̂ enfe übergeben bie Herren StaatSanmalt b. 53ismarl, 

Dr. 53ohon, «Döring, gabemredft, gelfdjer, Dr. g riebel, ©lehrt, 53auinfpeftór ©ersborff,: 
Ißrebiger 3>iii11 er, Dteuborff, O elgarbt, ^eg lau , fßeterfett, Regier, S tre fau , Siegm ann, 
SBölde, fßrebiger Sunbfch; ferner bie Sd;iiter töielfelot, ©cffteiit, ® örle, 3äh«er, Seiftilom, 
S«hönmatb, Sgobba, f). S ta rd ,  8. S ta rd ,  8i. S ta r d ,  Schlaff.

*) SBSeitere Einführungen toerben im näcbjlen «Programm belannt gemacht toerben.
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© n e  oon f> e rrn  SSauinf^eftor O e r S to o r f f  beranftattete S a m m lu n g  Brachte uns bie S u m m e  oon 
100  S c a le rn , to o fiir  m ir  66  auSgeftopfte Böget unb S ä u g e t ie re  getauft pabett.

g ü r  biefe eprenbett uito erfreulichen Betoeife bes SBopttooltenS [priemt ber Unterzeichnete tu t ta rn e n  ber 
S tnfta lt ben aufrieptigften S a n f  öffentlich aus.

6. B n fcrftü fzungen .

a. S e m  S e funbauer S lb o l f  'JJtü 11 e r  i f t  eines ber » ie r B ia rie nb u rge r Scputftipenb ien  (ä  6 0  S k a te r) 
oertiepen toorben.

b. Sin Scpulgelb fin b  1 0 ^  bes © e fa m m hß rtrag eS  erla ffen.
c . 'M ehrere S cpüte r finb  m it Scputbücpern u n te rftiip t toorben. —

E. Sonftige Jüttpctlmtgfn.

1) S cpü le r aus ben jm et erften k la ffe n  bes © pntna fium S , bie S e tunbaner jeboep n u r to e n n fte  y 2 3>apr 
in  biefer K la ffe  gefeffen uttb am U nterrich te  in  alten ©egenftänben S p e it genommen paben, tonnen burd? 
Slttefte hierüber ben jßaeptoeis ber toiffenfcpaftlicpen Q u a tif ica tio n  zum ein jährigen B li l i ta iro ie n f t  füh ren . —  
S ie  üfte lbung ju  bem S ie n fte  gefepiept pöcpftenS im  Saufe besjenigen BtonateS, in  toelcpem bas 17. 3 a p r  
ju rüd ge te g t w irb , ttnb fpäteftenS b is  zum 1. g e b ru a r besjenigen KatenberjapreS, in  toelcpem bas 2 0 . Sehens* 
ja p r  ju r iiä g e te g t to trb . B$er biefen S e n n in  oerfäuntt, o e rtie rt ben Slnfprucp au f e in jährigen  S ie n ft-  —  S e r  
S ie n f ta n tr it t  fattn b is  1. O fto b e r besjenigen KalettberjapreS auSgefept toerbett, in  toeldjem bas 2 3 . Sehens* 
ja p r  oollenbet to irb .

2 )  S ie  Angehörigen ber oon auStoärtS tommenben S cpü le r päben biefelben in  eine nad? b em ß rm effen  
beS S ir e f to r s  geeignete Slufficpt, SBopnung uttb Ko f t  ju  geben. 3^be jßeitfionsoeränbernng u n te rlieg t ber oor* 
per e in jupolenbett © enepm igm tg bes S ire f to rs .  —

3 ) S a S  Scputgetb beträgt fü r  bie B o rfla ffe n  12 , fü r  S e r ta  unb Q u in ta  16, fü r  Q u a r ta  unb S e r t ia  20, 
fü r  S e fu ttb a  unb fß rim a  2 4  S p a te r; bie SReceptionSgebüpren fü r  bie B o r fla ffe n  15  S g r . ,  fo n ft 1 S p a te r. 
Sluperbem finb  an S urnge tb  jäp rlicp  2 0  S g r .  unb in  best o ie r oberen K la ffen  ebenfooiel a ls  B e itra g  ju r  
S c p iile n B ib lio tp e f zu entrichten; fü r  SlbgattgSjeugniffe i f t  1 S p a te r gu jap le tt.

F. ©rintung Per öffentlichen Jdjulpriifung.

S ie n f t a g ,  ben 2 6 . B t ä r j .

B o r m i t t a g  oon 8 U p r ab: S pora t.
3 to e i te  B o r  f l  a ffe . R e lig ion  unb Seutfbp. B o  ft.

©ettamation »on ©(pviiber unb ©epiintneept.
G rrfte  B o rfla ffe . S eu tfcp , jffeepnen. S o o f .

©ettamation »on g la te r ttnb uf dp.
S e r t a :  ©eograppie. © r a b o to S f i .

Satein. S a f t ig .
©ettamation »on §etfe  ttnb ©iintper.

Q u in t a ,  g ro it jö fifc p . Hccferbt.
SRecpuen. S o o f.

©ettamation »on 8ucf8, ®Iee unb 58 n au ff.
Q u a r t a ,  ©rieepifep. (S d e rb t .

Satein. 9 t c i cp a u.
©ettamation »on 9tofenberg, 9topt, SBarfentlu. 

Scplufjgefang. —
9 fia d p m it ta g  oon 2 U p r ab:

S e r t i a .  S tatu rfunbe. 502e ig en .
© ricd fffd? . B o p o n .

©ettamation »on @tref au, §apn , Dtofe. 
S e fu n b a .  ©efepiepte. (S c fe rb t.

B la tp e m a tif. S ö r f .
©ettamation »onSeberer, ätiütter. 

S c p tu f jg e fa n g .

3 t t  b iefer öffentlichen S cpulfe ier ertaubt fiep ber Unterzeichnete im  Barnen beS Seprerfo llegiutns ben 
SEBopllöblidjeu Sfffagiftrat, bie H e rre n  S tab toe rorbne ten , bie S cpu lbeputa tion , bie © te rn  unfe re r 3ög tiuge  
unb alle © B nner unb greunbe beS Scpultoefens ganz ergebenft einzutaben.

SRitttoocp ben 2 7 .2D2ärz i f t  ber o ierte tjäprige  © tr fu S  unb S cp lttfj beS ScputjapreS . B o n  S o nn e rfta g , ben 
2 8 . B f ä r j  b is einfcptiejjlicp B titttoocp , ben 10. Ś lp rit toäpren bie Q fte rfe rie n . 3 u r Slufnapme neuer S cpü le r 

i f t  toäpreub biefer 3 e it ber Unterzeichnete in  fe iner BJopttung bereit.

9 J fa r ie t t b u r g ,  im  B lä rz  1861 .
2 J r .  S r e i tc r .



’ Książnica 
Kopernikartska 

„ w Toruniu

^ ^ P R O G R ł ^

Sur le style de Rabelais et sur les parlicularites
de sa syntaxe.

Le style c’est 1'homme tout entter.
B u f f  on.

L e  seizieme siecle est distingue par plusieurs grands mouvements, qui ont change la face de 
la societe, et cree la culture moderne en Europę. Les facteurs de ce changement sont en pre
mierę ligne la reforme religieuse et la renaissance des lettres antiques. La reforme religieuse 
detruisit Fautorite du clerge et les superstitions du moyen-äge, la renaissance des lettres anti
ques chassa des ecoles la philosophie barbare des moines, appelee la scolastique, l’invention de 
la poudre aneantit Feclat et le prestige de la chevalerie. La litterature se ressentit decetebran- 
lement general, et meme la poesie participa au grand combat contrę les prejuges. La poesie 
burlesque des Italiens attaqua la premiere les idees romanesques et chevaleresques du temps 
passe en les ridiculisant, en les outrant; et meine le grand poeme de l’Arioste, qui contient tout 
ce qu’il y avait de sublime et d’interessant dans les fictions du moyen-äge, porte 1’empreinte 
de l’exageration.

Ce que ces poetes ont fait en Italie, ce que plus tard Cervantes a fait en Espagne, Rabelais 
Fa essaye en France, quoique il l’ait execute avec moins de goüt-et de delicatesse. II se- 
rait ridicule de comparer le roman de Rabelais aux Oeuvres du celebre poete italien et de 1’au- 
teur espagnol, tant pour la forme que pour lamatiere: ce sont des chefs-d’oeuvre par excellence, 
ä cöte desquels le Gargantua n’est qu’une carricature. Les heros de l’Arioste sont admirables, 
les heros du Don Quixote sont aimables meme dans leur folie; ceux du Gargantua sont des 
geants grossiers, des phantömes grotesques, ä Fexception de Panurge, qui est sans doute le per
sonnage le plus interessant du roman, et dans lequel Rabelais s’est dessine lui-meme, comme 
on suppose. Mais dans son genre, comme roman grotesque, le Gargantua et Pantagruel est un 
chel-d’oeuvre qui a interesse les plus grands esprits, et qui a forme Moliere, Lafontaine, Lesage'). 
II a ete traduit et imite, la traduction ou plutöt Fimitation la plus originale est celle de l’Alle- 
mand Fischart, esprit profond qui avait autant de penchant pour la satire et pour la formation de 
mots bizarres et meine absurdes, que Rabelais2}. Yoyons ce que c’est qui interesse si fort dans

!) Voyez la belle eomparaison de ees trois auteurs dans: Gervinus: Geschichte der deutschen Dichtung B. III. 
p. 155 sq. 4te Ausgabe.

2) ibid. — Mais Fischart a ajoute beaucoup, ii a ecrit plusieurs prefaces, il a ajoute plusieurs chapitres et il a am- 
plifie meme ou il a traduit; eomparons p. ex. le vingt-quatrieme chapitre de Rabelais avec le 28me de Fischart: 
S’il advenoit que l’a er fust pluvieux et intempere, tout le|„Begabs sich dann, dasz das Wetter nicht getemperirt, un-
temps devant disner estoit employe comme de constume, frisch, trüb und tropfig war, so bracht man die vormit-
excepte qu’il faisoit allumer un beau et clair feu, pour i tagszeit nach obgedachtem ordentlichen brauch zu: Ohn
corriger l’intemperie de l’aer etc. , | dass er weiter ein schön hell Feur anmachen liesz, die

jbetrübung, nebelung und feule des Luffts zu endern und 
, [zu leuttern, wie man etwan gantze Wacholderwäld, die

| Pestilenzische Luft zu vertreiben, anzund, und den Gantzen 
jBirneisehen Rontzefall dess Berckwercks halben, auff Phae- 
j  tonisch Gold darauss zuschmelzen, und wie jener Töringisch 
Junkherr die Schewr von wegen der grossen Mäuss an- 

' steckt, etc.“
Quelquefois ces amplifications ne sont pas a I’avantage de l’imitatenr allemand: p. ex. les simples mots de l’inscription de 
Theleme: „fay ce que vouldras“ ; Fischart les rend en paraphrase: „Thu was du wilt. Was dein Herz stillt. Denn ein 
adlicher muth, thut ungezwungen das gut: was man verbeut, das thun erst die Leut“.

1
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le roman de notre auteur, — Ce vaste genie ne se contenta pas de ridiculiser la poesie roman- 
tique et ses heros, mais, comprenant dans un tableau bizarre la societe entiere de son temps, 
l’etat politique, administratif et social de la France, il dirigea les traits de sa satire contrę tous 
les abus qui existaient alors dans 1’administration, dans les tribunaux, dans les ecoles, dans 
Feglise; il fit passer, comrne l’a dit le savant de Thou, sur la scene comique tous les ordres de 
1’etat, toutes les conditions de la vie, et les ridiculisa. E t tout cela est cache sous des formes 
bizarres et grossieres; tels sont les heros de son roman, tel pour la plupart le langage, le style.

Rabelais vecut dans un temps oii la societe du moyen-äge decrepite allait ceder äunenou- 
velle forme de societe: d’innombrables abus dans l’Etat, dans Feglise, dans les ecoles, avaient 
souleve les esprits; la reforme religieuse et la renaissance des lettres avaient porte de nou- 
velles idees dans toutes les spheres de la societe, et avaient allume le flambeau de la critique •—- 
on ne pouvait trouver de temps plus favorable ä la Satire; et Rabelais en a probte.

C’est dans la familie qu’il nous introduit d’abord, et il nous fait concevoir une idee tres- 
peu favorable de la vie domestique de ces temps: festins sans nombre et sans goüt, de verita- 
bles „bauffres“ et „breuvage eternel parmy“ ; une education qui gätait les enfants, commeles mau- 
vais tours de l’enfant gäte Gargantua prouvent; des instituteurs pedants ou sots.— Il nous mon- 
tre la vie et les'occupations des etudiants, qui ne font que „cauponizer es tabernes meritoires 
du Castel et de la Magdalenę, et inviser les lupauares de Champgaillard“, comme s’exprime le 
jeune Limousin (II, 6), type de la plupart des etudiants d’alors, dont les debauclies troublaient 
le repos de la capitale, tant que ni la justice, ni la police etaient assez fortes ponr les contenir3). 
La vie publique et privee etait demoralisee, et meme les lieux sacres ne protegeaient pas toujours 
la vertu et Finnocence. — L ’auteur se raille du savoir obscur et vain des philosophes de son 
temps dans le repertoire des livres de la librairie de St. Victor (II, 7), et dans la fameuse ha- 
rangue de Janotus de Bragmardo (I, 19); il persiffle les disputations dans cette disputation si 
originale, oü Panurge et l’Anglais ne parlent que par signes, et toutes les quatres facultes dans 
la consultation de Panurge. (III, 32 — 36). Il n’epargne pas les tribunaux. Leur procedurę ar- 
bitraire est peinte dans le „jugement du juge Bridoye, lequel sentenciait les proces au sort des 
dez‘f (111,39,40), leur argot inintelligible dans les plaidoyers des seigneurs Baisecul et Humevesne 
(II, 12, 13). Le parlement de Paris et la chambre des comptes ne sont pas oublies (V, 12—16). 
Rabelais est meme assez hardi, d’attaquer l’Eglise et ses abus. Sans doute partisan secret de la 
reforme religieuse, ami de Beze, de Dolet et d’autres hommes celebres qui favorisaient la reforme, 
ou la professaient ouvertement; il avait vu des autodafes sur les places publiques de Paris 
meme; il avait vu son ami Dolet perir dans les Hammes du bücher, et avait ete oblige de se 
sauver en Italie ä plusieurs reprises. E t pourtant Rabelais n’a jamais cesse d’attaquer le clerge, 
de se railler des superstitions. Il nous decrit d’une maniere originale Quaresmeprenant et son 
combat avec les „andouilles et saulcissons“, il se moque des partisans aveugles de FEglise et du 
droit canonique; il ridiculise ceux qui regardent le pape comme le representant de Dieu sur la 
terre (les papimanes), et qui persecutent sans reläche les beretiques (papebgues) (IV , 45—48); 
le pape lui-meme n’est pas epargne, IV, 50. Le livre cinquieme, qui n’a ete imprime qu’apres 
la mort de Fauteur sous le nom de Fisie sonnante, nous introduit dans la patrie des „benoists 
oiseaulx“ qui ne font que chanter au son des cloches, dans le pays des „monagaux, presbytre- 
gaux, abbegaux, evesgaux, cardingaux et du papingaut solitaire“ . (V, 2.)

Mais les traits les plus pointus de sa satire, Rabelais les reserve pour les moines. Il avait 
connu la vie monacale de tres-pres. Il avait reęu sa premiere education dans un couvent, et 
c’est lä qu’il apprit les devoirs et les qualites d’un ,,moine depuis que le monde moinant moine 
en inoinerie“. C’est de lä aussi, qu’il a pris, comme on croit, la bgure de son frere Jean des 
Entomeures, qui doit avoir ete le frere Bouinart4).

11 continua ses etudes au couvent de la Basmette, pres d’Angers, et entra plus tard comme 
novice dans le couvent de Fontenay-le-Comte. Persecute par les moines, ses freres, qui etaient

5) Ranke: Französische Geschichte I, p. 18f.
*) Vie de Rabelais dans l’edition de Jacob le Bibliophile p. 6.
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jaloux de son savoir et de ses liaisons avec les premiers savants de son siede, emprisonne pour 
un crime dont on n’a jamais su la naturę, il fut enfin tire delaprison et du couvent par l’inter- 
vention de quelques puissants amis. N’etait-ce pas assez pour aigrir un esprit tel que Rabelais? 
Eh bien, il s’est venge de ses tourmenteurs en nous laissant un tableau incomparable, qui con- 
tient tout ce que la vie monacale avait d'absurde et d’immoral. Ces moines que Rabelais nous 
peint, se soucient plus des bouteilles de la cave claustrale, que des vases sacres de l’autel, plus 
des femmes et des filles, que du pröne; le refectoire et la cuisine leur sont plus ä coeur que 
le Service divin. Notre auteur nous donne beaucoup d’exemples frappants de l’impudicite des 
habitants des couvents (III, 19). Ses moines jurent comme des charretiers (IV-, 20) et ont 
en bouche les mots les plus impies et sales. Le bon frere Jean p. ex. s’exprime quelquefois 
d’une maniere si irreligieuse ou plutöt scandaleuse, que Pantagruel, le bon et tolerant roi, se 
voit force de lui dire: „quand en vostre moinerie est tel abus de paroles en usage, laissez le 
lä: ne le transportez hors les eloistres“ (IY ,50). L’entretien de Panurge et du „frere Fredon“ 
est ce qu’il y a de plus fort daus le genre obseene. (V, 27, 28). Enfin il les represente comme 
un „tas de villaines, immundes et pestilentes bestes“, qui ne laissent pas meine mourir un pauvre 
homme (III, 21, 22).

Mais Rabelais n’a pas seulement critique et ridiculise ce qui etait faux, ridicul, mechant, 
il a aussi montre ce qui etait bon et vrai 5). Si d’un cöte il a ridiculise la fausse education des 
grands et des petits seigneurs de son temps, il n’a pas manque de demontier ce que valaitune 
bonne; le meine Gargantua qui etait gäte et paresseux des son enfance, devient homme sage et 
bon roi sons la tutele de bons maltres. Les vues de Rabelais sur les hommes, sur les Sciences, 
les institutions de l’Etat, la morale etc., sont tres-justes, tres-estimables. Ce „great jester“ 
comme l’a appele Lord Bacon, ce grand plaisant, est quelquefois tres-sobre, tres-severe; c’est 
le fou des Shakespeare qui dit les choses les plus folles, les larmes aux yeux, puisque ces choses 
folles qu’il debute sont des verites terribles pour qui peut penseret entendre; c’est le fou de Lear 
qui dit les plus grandes verites en riant. Cest enfin le „patriotę en marotte“ comme s’exprime un 
historien moderne. 6)  Tels sont les materiaux dont le roman de Rabelais est compose, oii les 
aventures des heros ne font qu’un cadre tres-chetif d’un vaste tableau qui comprend la societe 
entiere du seizieme siede. C’est pourquoi notre roman, meme du vivant de Rabelais, vit tant 
d’editions, c’est pourquoi Rabelais trouva tant d’amis, qu’il pouvait dire des choses qui auraient 
coüte eher ä tout autre, c’est pourquoi il a interesse meme les hommes les plus severes, surtout 
les historiens de tous les pays. C’est donc ä juste titre que Ranke, un des historiens les plus 
celebres de nos jours, a fait son eloge, qui vaut d’autant plus qu’il a ete fait par un etranger, 
par un historien grave et d’un profond savoir7).

Mais Rabelais avait peut-etre trop de connaissances solides de tout ce qu’il y avait de 
beau et de grand dans les arts et dans les Sciences, il avait une imagination trop vive, un 
penchant trop prononce pour la Satire et pour le bizarre, pour donner ason roman une forme 
plus reguliere, pour polinson langage et en exclure tout ce qu’ilad’extraordinaire et de grotesque8).

C’est precisement le style de Rabelais qui nous regarde, et qu’il est bien difficile de carac- 
teriser en peu de mots, comme on n’y saurait point appliquer les regles que la theorie du style 
moderne a fixees. Car cette theorie fait de la clarte la qualite principale d’un bon style et 
defend les inversions forcees; mais on trouve dans le roman de Rabelais tant d’inversions, so l
vent forcees, tant de parentheses qui rendent difficile l’entendement des phrases, tant de gali
matias, qu’il faut contester cette qualite fondamentale du style a notre auteur. Lui veut-on

5) Arndt, Geschichte der französischen Litteratur.
6) Ranke, Französische Geschichte I, p. 184. „der Patriot in der Narrenkappe“.
7) Ranke, Geschichte Frankreichs I, 183: „Will man Gedanken und Meinungen des damaligen Frankreichs 

kennen lernen, so muss man Rabelais lesen. In dem Abbild von Zuchtlosigkeit, voll abstossender Naktheiten, ver
birgt sich ein tiefer Ernst. Rabelais ist einer der wenigen Meister der Satire, welche die Mängel einer ganzen Zeit 
in grossen und wahren Umrissen schildern“ etc. et p. 184: „Es liegt etwas Erhabenes in dem grässlich Grotesken 
seiner Schilderung.“

•) Arndt, I, 68.
1*
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attribuer la purete du style? Les neologismes et les mots vulgaires dont il s’est servi le defen- 
dent. La grace, la delicatesse, l’harmonie, l’elegance sont etrangeres au style de Rabelais. On 
l’a quelquefois appele energique, et Rousseau a dit, que ,,personne n’a mieux connu les richesses 
et l’energie de la langue franęaise, et n’en a su si bien tirer parti que Rabelais.“ En verite, 
le voeabulaire de Rabelais est des plus riches, ses expressions sont souvent tres-energiques; 
pourtant l’energie n’est pas nne qualite predominante et generale du style de notre auteur. On 
pourrait dire avec autant de raison qu’il est simple et naif, car il y a dans notre roman des 
chapitres entiers qui sont d’une simplicite presque touchante, comme les lettres du bonhomme 
Grandgousier ä son fils Gargantua; de plus il y a des parties qui sont d’une naivete et d’une 
bonhommie presque inimitables, comme le conte plaisant du lion et de la vieille (abstraction 
faite des obscenites) 1. II  ch. 15, et la fable du büclieron et de Mercure (liv. IV. nouv. prolo- 
gue). On dirait entendre Lafontaine ! Mais en revanehe ił y a des satires si sanglantes qu’elles 
font tout-ä-fait oublier cette naivete.

Quel est donc enfin le trait caracteristique du style de Rabelais ? C’est, selon mon opinion, 
la variete et la convenance!

On se souvient de la regle que Boileau a donnee:
Voulez-vous du public meriter les amours?
Sans cesse en ecrivant variez vos discours.

C’est ce que Rabelais a fait. Son style est tour ä tour serieux, joyeux, grave, naif, eloquent, 
simple, obscene; tantöt clair et pur, tantöt diffus et plein de barbarismes, de neologismes et 
de mots pris de l’argot. Il faut donc approuver ce que La Bruyere a dit de Rabelais: „oh il 
est bon, il va jusqu’ä l’exquis et ä l’excellent; il peut etre le mets des plus delicats; plus souvent 
on croirait, qu’il ne pense qu’ä charmer la Canaille, en lui empruntant le devergondage de son 
argot ordurier“. Voilä la variete du style de Rabelais. Mais ce n’est pas une variete du detail,, 
qui fait changer les couleurs du langage, l’expression, le tour, le ton, presqu’ä chaque phrase; 
cette variete minutieuse (teile qu’on la rencoütre dans les fables de Lafontaine) qui est le re- 
sultat d’une profonde observation, n’est pas du goüt de Rabelais. La variete de son style conte 
par chapitres entiers, c’est une variete en gros, une variete qui se regle sur les sujets que l’au- 
teur traite. S’il veut p. ex. traiter une matiere serieuse, il vous prendra l’air d’un homme grave et 
raisonnable, il parlera le langage d’un homme honnete; s’il veut se moquer des auteurs latini- 
sants de son temps, il remplira des chapitres entiers de mots ä demi franęais, ä demi latins» 
Veut-il se railler du langage ampouleux des philosophes du moyen-äge, il composera un dis
cours qui ferait honneur au philosoplie scolastique le plus obscur et ampouleux. C’est ce qu’il 
a fait dans le discours de la „Quinte Essence“ (1. V, c. 20) et encore mieux dans la faineuse 
harangue de „maistre Janotus Bragmardo“ (I, c. 191, mystification comique des pedants de 
l’universite de Paris. Il veut ridiculiser les juges et contrefaire le baragouin du barreau, c’est 
pourquoi il met dans la bouche des deux Seigneurs, Baisecul et Humevesne, des plaidoyers, 
qui, d’un bout ä l’autre, sont remplis de veritables coq-ä-l’äne.

Voilä en meine temps ce que j ’entends par la convenance du style; c’est qu’il convient 
tout-ä fait et partout au sujet, qu’il est aussi varie, aussi bizarre et grotesqne que ce sujet 
meme. Par consequent, si je devais caracteriser en general et en peu de mots le style de notre 
auteur, je dirais qu’il est bizarre, fantasque, capricieux. Voilä tout!

Mais, pour epuiser la matiere, il ne suffit pas d’avoir donnę une idee generale du style de 
Rabelais, il faut encore considerer les particularites de ce style, et en donner des preuves tirees 
du roman de l’auteur. Nous examinerons donc le style de Rabelais sous les points de vue sui- 
vants: le neologisme, le pleonasme, le cynisme de Pexpression.

L e neo log ism e de R abe la is .
On a souvent repete que Rabelais etait essentiellement neologiste. Le neologisme consiste 

ä employer des mots nouveaux, des tournures bizarres et etrangeres ä la langue dont on se sert. 
En lisant Rabelais, on est en effet frappe de l’abondance d’expressions etrangeres et de tour
nures bizarres. Je ne parle pas des mots de sa propre invention, mots burlesques, composea 
d’apres l’exemple d’Aristophane, tels que: „matagraboliser, desincornifustibule, esperruquanclu-
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zelubelouzerireli morrambouzevangouzequoquemorgatasaquaguevezinemaffresse.“ IV, 15. II 
traite de menie la langue latine: Beati lourdes quoniam trebuchaverunt. II, 11. Je veux seule- 
ment parier des mots qu’il a empruntes au grec, au latin, et ä d’autres langues.

ISl’oublions pas que Rabelais vecut du temps de la renaissance des lettres, du temps des 
grands pliilologues franęais, du temps des Murets, des Scaliger, des Casaubon, des Estienne. 
Non seulenient les savants de profession, mais aussi la cour, les grands du royaume, les prelats, 
les femnies meme s’occupaient de l’etude des auteurs classiques. Mais en s’abimant dans 
l’etude de l’antiquite, on trouvait tant d’idees nouvelles, pour lesquelles la langue du moyen-äge 
n’avait pas d’expressions, on trouvait dans les langues grecque et latine tant de gräce et de 
tournures elegantes qu’ou ne savait pas rendre en langue vulgaire, qu’on se voyait force a em- 
prunter aux anciens. (Arndt I, p. 29.) Tous les ecrivains de la renaissance se servent d’expres
sions grecques et latines et imitent meme la phraseologie des anciens. L’enthousiasme pour les 
langues classiques degenera bientöt; si Marot avait emprunte avec moderation, Ronsard fit pis, 
il exagera et sefit imitateur esclave des ecrivains latins. Joachim du Bellay, dans son „Illustration 
de la langue franęoise“ etablit en principe que, sans l’imitation des Grecs et des Latins, les 
Franpais ne pourraient donner ä leur langue ,,1’excellence et la lumiere des autres plus fameuses.“

Rabelais, ce grand Connaisseur des langues classiques, qui par ses etudes s’etait acquis 
l’estime e tl’amitiedes premiers Ilellenistes et Latinistes de son temps, d’uu Guillaume Bude, des 
freres du Bellay, et qui par ces memes etudes s’etait attire la haine des moines ignorants et 
avait essuye les terreurs d’une prison, Rabelais savait mieux que personne, ce qu’il pouvait faire 
de la langue vulgaire en la modelant sur les langues classiques. Son laugage a une forte em- 
ptreinte de constructions grecques et latines, et c’est de Rabelais et de Calvin qu’il laut compter 
une nouvelle epoque de la langue franęaise. Mais il savait en meme temps trop bien la force de 
sa propre langue pour la mepriser comme faisaient beaucoup de ses contemporains. Car 
Rabelais se moque souvent de cette manie, il poursuit des traits de sa Satire les „rapettasseurs 
de vieilles ferrailles latines, revendeurs de vieulx motz latins, touts moisiz et incertains“, et veut 
prouver, „que la langue vulgaire n’est pas si vile qu’ils pensent.“ (Prol. du liv. V). Souvent 
il se raille d’eux en imitant leur propre style, comme il a fait dans ce dixain:

Pour indaguer en vocable authentique 
La purite de la lingue guallicque,
Jadiz immerse en caligine obscure, etc.

et dans le discours du Limousin (1. I I  ch. 6) qui dit ä Pantagruel: „Nous transfretons la Sequane 
on dilucule et crepuscule: nous deambulons par les compites et quadrivyes de lurbe“ etc; et 
enfin dans „lepistre du Limousin de Pantagruel, grand excoriateur de la lingue latiale.“

Mais, n’est-ce pas un reproche injuste qu’il fait ä beaucoup de ses contemporains, puis- 
qu’il n’est pas entierement exempt lui-meme de ce defaut? En verite, abstraction f'aite des pas- 
sages satiriques que je viens de citer, le style de Rabelais nous ofire beaucoup de latinismes, 
et l’auteur ne s’est pas contente de mots et de phrases qu’il empruntait au latin; il s’est servi 
de mots grecs, allemands, espagnols, italiens; il a pille jusqu’ä l’arabe et ä l’hebreu. Je  vais 
citer des exemples:

mots latins francises: tugure, indaguer, engin (ingenium), par plus rude Minerve (rudior 
M inerva);

mots grecs: lycisque orgoose (chienne en chaleur), chole (bile), ptocholazon, polypragmon, 
pecile (nioxilg), leuce (blanc, hv/.og) plasmateur; etc.;

mots italiens: baste, ruffian;
mots espagnols: bourrachou:
mots allemands: „lans“ et lansman (ÖanbSmcmn), tout est frelore bigot (Berlcreit bei ®ott) 

abergeiss (fjüfevgeifO c. a. d. chevre ivre a’avoine, IV, Prol. 3, 3 Prol. IV?
mots arabes: alkatim;
mots pris de l’hebreu: ruach (vent); chachanin, Neemanin, rabrlbrin, tabachin.

Les expressions prises des patois ne sont pas moins frequentes:
mots poitevins: quecas (des noix);
mots bearnais: bouhade (soufflet), panar (derober), boussin (bouchee);
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mots normands: bretonneau (turbot);
viots gascons: vedel (veau), cabre (chevre), hillot;
mots angevins: dronos (des coups);
mots berrichons: gau et cau (coq);
mots lorrains: m’faillon (mon petit tils) IV, 6 ,,pe la queau de Deu“ .
Mais Rabelais ne s’est pas borne ä entrelarder, pour ainsi dire, son style de quelques mots 

etrangers; il nous donne des discours entiers en patois gascon, limousin etc. (comp. II, c. 6, et 
III, c. 42), et introduit son heros Panurge de la faęon la plus singuliere, en lui faisant adreśser 
ses prieres a Pantagruel en douze langues de suite. A quoi bon celä? Rabelais nous a-t-il voulu 
donner une baute idee du grand savoir de son heros ? ou n’a-t-il pas peut-etre voulu etaler sa 
propre erudition? C’est ce qu’on peut presumer, car on en trouve des preuves süffisantes dans 
son roman, et c est pourquoi un critique moderne a dit que Rabelais etait ambitieux meme dans 
la licence. En tout cas, c’etait abuser de la patienee du public que de l’entretenir d’une faęon 
si etrange, car pour la plupart de ses „lecteurs benivoles“ ces langues etaient sürement „de haut 
allemand“, pour me servir d’une expression de Rabelais. Mais l’auteur a sans doute mieux 
connu le goüt de son public que nous ne pensons. Les uns, ebahis de tant d’erudition, ont peut- 
etre regarde Rabelais comme le mystagogue d’une science nouvelle, et ont cherche des allusions 
cachees sous le voile de ces langues'etrangeres; les autres, les „beuveurs illustres“ , les vrais panta- 
gruelistes, auront reconnu en Rabelais, avecplus de raison, le grand pretre de Bacchus et de l’oracle 
de la „dive bouteille Baebuc“ ; et dans tous ses barbarismes et dans ses amphigouris, ils n’au- 
ront vu que l’effusion d’un cour devoue ä Bacchus, qu’un dithyrambe! Du reste, comme tout 
le roman est bizarre, on pardonnera ä l’auteur quelques bizarreries de plus, et ou blämera seu- 
lement son exageration9).

Pour revenir, apres ces detours, ä mon point de depart, je veux d’abord dire quelques mots 
sur les lettres que Rabelais a adressees ä l’eveque de Maillezais. — Le style de ces lettres est 
familier; l’expression pure, sans neologisme, n’a qu’une fort legere teinte de latinisme, et cela 
me confirme encore plus dans mon opinion, que le latinisme du style de Rabelais est pour la 
plupart le resultat d’un calcu], l’expression de l’ironie. Cette ironie n’est, en verite, visible que 
dans les passages oü l’auteur a ouvertement exagere, eile est pourtant intelligible en beaucoup 
d’autres passages, quand on les a souvent relus avec quelque soin. S’il latinise sans ironie, 
alors il s’occupe de choses serieuses, et il parle le langage des savants et des esprits eclaires de 
son temps. Il a donc toujours recours aux expressions classiques, lorsque les mots du franęais 
vulgaire de son temps ne suffisent pas ä exprimer precisement ses idees; mais jamais il ne se 
sert du latin par mepris de la langue franęaise, dont il connait trop bien la vigueur.

Une autre particularite du style de Rabelais c’est

le p leonasm e.
Aucun auteur franęais n’a fait un usage aussi frequent du pleonasme que Rabelais. La sur- 

abondance de mots oiseux est une figurę de rhetorique dont les Grecs et lesLatins se servaient 
souvent, mais que les bons prosateurs de nos jours evitent presque scrupuleusement. Le pleo
nasme de Rabelais est d’une naturę tout-ä-fait particuliere. On le trouve ächaque page du roman 
de Gargantua et de Pantagruel, et on peut dire que c’est le fort et en meine temps le faible du 
style de ce roman. Si, d’un cöte, Rabelais a donne beaucoup de gräce et de vigueur ä cette 
figurę de rhetorique, il s’en est servi, de l’autre cöte, si souvent et avec une teile exageration, 
qu’il a passe les bornes du bon goüt jusqu’ä devenir ennuyeux et meme insupportable.

Toutes les fois qu’un objet a plusieurs norns, soit en franęais, soit en latin, soit en grec, 
l’auteur ne manque pas de les rapporter tous; p. ex: „Fat est ung vocable Languegoth, et sig-

L’Allemand Fischart a exagere plus encore que Rabelais lui-meme. Comparons p. ex. l'introduction de son 
livre: Ihr meine Schlampampische gute Schlucker, kurtzweilige Stall und Tafelbrüder: ihr schlaftrunckene Kautzen 
und Schnautzhähn, ihr Landkündige und Landsschlündige Wein Verderber: Ihr Schargarkische Angsterträher,
Kutteruffstorcken Abteckerische Zäpfleinluller.......................Ihr Hildebrandstreychigc, Baumaussreisser, Trotzteuffel-
echluchtstellige Stichdenteufel etc.
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nifie non salle, sans sei, insipide, fade: par metaphore signifie fol, niays, despourvu de sens, 
esvente de cerveau“ . Souvent l’auteur explique un mot franęais par un mot etranger: „II, de 
son couste, paoure plus que ne feut Irus; ou demourant glorieux, oultre cuyde, intolerable, en 
ung mot ptocholazon, comme bien proprement teile peautraille de bełistrandiers nommoyent leś 
anciens“. III , 25.

On trouve presqu’ä chaque page une foule d’epithetes otieuses; p. ex.: „eeste hydeuse, 
morveuse, catarrheuse, vermoulue cagotaille;“ — „nectar divin, vin pretieux, ffiant, riant, mus- 
cadet, delicat, delitieux“ 10).

Mais Rabelais va plus loin; il entasse quelquefois cent et plus d’epithetes sur un seui sub- 
stantif, de maniere qu’il remplit de ce fatras des chapitres entiers. Que l’on compare, par ex- 
emple, les epithetes du mot „fou“ (1. III, ch. 38), les epithetes du substantif „couillon“ (III, ch. 
26 et ch. 28). Quelques-uns des editeurs du roman ont bien senti Pennuyeux et le ridicule d’une 
teile redondance de mots depourvus de liaison et de sens, et ont retranche ces chapitres de 
leurs editions. Le pleonasme de Rabelais ne se borne pas aux epithetes, il s’etend sur quelque 
partie du discours que ce soit. On trouve p. ex., 1. I II , c. 39, une foule de termes techniques 
qui appartiennent au barreau; ceux de la medecine que Rabelais a cites, sont en plus grand 
nombre encore; les enumerations des jeux, des danses, remplissent des chapitres entiers; des 
couleurs, Rabelais ne semble pas avoir oublie une seule; s’il parle de la fortitication, ou de l’ar- 
mure d’un Chevalier, il detailie tous les outils et tous les travaux de l’architecture militaire, tout 
d’une haieine, et toutes les pieces de l’armure d’un Chevalier. N’est-ce pas trop de detail? 
Cela sera tres-instructif pour qui veut connaitre le langage et les moeurs du seizieme siede, 
mais cela fatigue et ennuie quiconque ne chercbe pas l’erudition dans ce roman.

Une espece particuliere de pleonasme se trouve dans quelques passages de notre auteur, 
c’est la repetition; p. ex. Y, ch. 9: „je veidz darriere je ne scay quelz buisson, je ne scay 
quelles gens, faisans je ne scay quoy, et je ne scay comment aguisant je ne scay quelz ferre- 
mens, ilz avoyent je ne scay ou, et ne scay en quelle maniere.“ Dans l’entretien de Grippe- 
minaud et de Panurge, il se trouve un pleonasme qui est bien curieux, le juge commenęant ses 
phrases par l’exclamation „or cza“, l’autre joignant ä chaque phrase de sa reponse les mots 
„or de par dieu.“ C’est une conversation fort dröle, mais qui est trop longue pour ne pasfatiguer.

Souvent le pleonasme est accompagne d’une consonnance des mots, p. ex: „je vous demande 
en demandant; „chacun vaa sa chascunerie“ ; „moyne moynant et non moyne“ „sans cause bien 
causes, ne sans raison bien resonante; III, 6, „e’est un poinct qui trop me poinct.“ III, 9. „Il n’y 
pluira pluie, ni luira lumiere, ni ventera vent“ III, 3. Quelquefois meine c’est cette conson
nance seule qui semble avoir provoque le pleonasme, p. ex: „on son de ma musette mesureray 
la musarderye des müsards;“ et 1. II, ch. 25, oü le bon lion parle au renard: esmouche com- 
pere, car un bon esmoucheteur qui, en esmouchetant esmouche de son mouchet, par mouohes 
jamais emmousche ne sera. Rabelais aime surtout ä employer des omonymes, p. ex: „en vin, 
non en vain“ ; „de vin divin on devient“ ; „nazardons (c. a. d. ne hazardons) rien a ce que ne 
soyons nazardez“. Il en fait, comme on voit, des ealembourgs. En effet, le chapitre des omo
nymes est tres-riche. On ne trouve pas seulement beaucoup de ealembourgs dans notre roman, 
mais aussi des paronomasies, des „contrepeteries“ („maistre passe presbitre mace;“ „coppe 
gorgee et coppe testee^ pour „gorge coupee“) ;  parmi les jeux de mot du roman il se trouve 
de bons, mais plus encore de mauvais, et ils ont tous une forte empreinte de satire; p. ex; 
„maistre inert“ (pour „maitre in artibus ou m. es arts,“) , serreargent (sergent), jans-pil-hommes 
(gentilshommes); aussi les corruptions de mots ne sont souvent ni spirituelles ni plaisantes; p. 
ex: palisse (pour Apocalypse), decrotoueres (decretales), liffreloffre (philosophe), asne pour 
äme, III, 22 1').

1Ü) Fischart, (Vorrede) GRossmächtige, Hoch und Wohlgevexierte, tieff und auszgelärte evtele Ohren'este, Ohren
feiste, allerbeiiste, Ehrenhafiftete unnd hafftähren, Ohrenhasen und Hasenohren, oder Hasenohrige insondere liebe 
Heren etc.

n ) Fischart-. Ewer Keinnad und Dunst (Gnad und Gunst).
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Apres avoir traite du pleonasme, il serait le plus naturel de faire suivre l’ellipse. Mais 
l’ellipse de Rabelais n’est pas, comme le pleonasme, une figurę de rhetorique; eile appartient 
plutöt ü la syntaxe, et nous en parlerons plus tard. Nous avons prefere de faire suivre les ex- 
pressions cyniques, qu’il faut aussi regarder, en quelque faęon, comme pleonastiques (qu’on nous 
passe cette expression) c’est-ä-dire, comme superflues; et nous parlerons d’abord des

ju ro n s  et im precations.
En verite, on ne saurait lire une seule page du roman de notre auteur sans trouver quel

que imprecation grossiere. On peut s’estimer heureux, quand on a lu quelques pages sans avoir 
vu le nom du diable, et bien heureux quand on n’a eu affaire qu’ä un diable seid, car pour la 
plupart on en rencontre cinq Cents, cinq millions de diables. Passe encorela diablerie, si l’auteur 
s’en contentait; mais vous lisez encore ä chaque page quelques ,,ventre bieu“, ventre boeuf“ 
„que le feu St. Antonie vous arde“ et de semblables imptrecations qui nous font drqsser les 
cheveux, et qui seraient dignes d’un Sansculotte. Quelques-uns des editeurs de Rabelais se sont 
donne la peine d’extraire toutes ces expressions energiques et en ont forme un recueil assez 
considerable. Comme ces expressions ne nous donnent pas une idee favorable de la piete du 
bon eure de Meudon, on desirerait sans doute que l’auteur les eüt omises. Mais le mechant 
homme a pense autrement; il ne semble avoir rien fait sans dessein, et dans le cas dont il s’agit 
ici, il n’a pas manque de but; mais pour atteindre ce but, voyez comme il s’y prend. Avec une 
ruse perfide, avec une satire qui n’epargne rien, le ci-devant moine met les imprecations les 
plus grossieres dans la bouche d’un religieux,„frere Jan des Entommeures“. C’est donc le clerge 
et la „moynerie moynante et inoynee“ que Rabelais poursuit avec acharnement. On dira süre- 
rnent que l’auteur aurait pu parvenir ä son but, sans souiller son style de ces mots vulgaires, 
dignes seulement d’un ivrogne ou d’un bouffon. Mais frere Jean lui-meme, qui pretend mieux 
s’entendre en l’aifaire, et mieux connaitre le vrai style pantagrueliste, va nous detromper et 
faire i’apologie de Pauteur en faisant la,sienne propre. Ponocrates, etonne du langage impie et 
sale du moine, lui demande: comment frere Jan, vous iurez?“ et le moine lui repoud grave
ment: „ce n’est que pour orner mon languaige. Ce sont couleurs de rhetorieque Ciceroniane.“ 
O la belle idee!

J ’aurais bien voulu que ce dröle de moine, ce grand Connaisseur du style, nous eüt fait 
une pareille apologie de ces mots sales qui malheureusement sont si frequents dans notre roman 
et que plusieurs editeurs ont eu le bon goüt de recueillir sous le nom commun de „verba ero- 
tica“ . Les heros de Rabelais ne connaissent pas de reserve, ils n’ont honte ni des paroles, ni 
des actions que tout autre homme Cache, et ce n’est pas la naivete qui leur fait dire de telles- 
choses, c’est plutöt l’impudence calculee. Dans ces passages, comme La Bruyere a justement 
observe, l’auteur n’a pense qu’ä ebarmer la Canaille.

On me dira que ce ne fut pas tout-ä-fait la taute de Rabelais, mais plutöt celle de son 
temps; que le goüt du public de Rabelais n’etait pas trop delicat; que ses contemporains n’en 
prenaient pas scandale' en lisant ses ecrits; que les plus grands hommes de la France etaient 
charmes de son roman, que la cour en etait enchantee. En quelque faęon on n’a pas tort de 
l’excuser ainsi. II est vrai, que Franęois I. le protegea contrę le parlement et contrę la Sor
bonne, que le Cardinal du Bellay se fit son intercesseur aupres du pap<^ que Theodore de Beze, 
le pieux et doux Beze, fit son eloge dans un beau distique latin qui porte le titre „de Francisco 
Rabelaesio“ . Les ecrits des contemporains sont pleins de mots aussi grossiers et aussi obscenes 
que le sont les expressions graveleuses de Rabelais, et meine les predicateurs ne dedaignaient pas 
de se servir d’un semblable langage dans leurs sermons. Ce siede avait donc d’autres vues sur la 
bienseance que nous n’en avons aujourdhui, et Rabelais, comme la plupart de ses contemporains, 
etait infecte de ce mauvais goüt. Mais s’il est excusable en quelques points, il ne Pest pas en 
general; on doit lui reprocher ä juste titre l’exageration, qui etait son grand peche, dans ce 
cas comme dans beaucoup d’autres.

Nous voilä au bout de nos observations sur le style de notre auteur. Ce style est donc bien 
bizarre, il est, pour me servir d’une expression rabelaisienne, „sans pair, incomparable, paragon“; 
et l’impression etrange qu’il fait est augmentee par les particularites de la syntaxe, surtoutpar
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les parentheses et par les inversions. Mais ces particularites n’appartiennent pas moins aux au- 
tres ecrivains du seizieme siede, ainsi en caracterisant la syntaxe de Rabelais, nous caracterisons 
en menie temps celle de ses contemporains.

A p e r c u  d e  la  s y n t a x e  d e  R a b e la is .

Les anomalies d’une langue datent toujours d’une epoque, oü cette langue n’avait pas 
encore de grammaire. Or la langue franęaise n’avait pas de grammaire fixee jusqu’au milieu du 
seizieme siede. Au seizieme siede, on s’efforce de regier la langue, Portographe; et peu-a-peu 
les irregularites disparaisseut, les inversions forcees font place ä la construetion moderne. Mais 
on n’y parvint qu’apres de grandes lüttes. La renaissance des lettres antiques se fit sentir 
autant dans le domaine de la grammaire franęaise proprement dite, que dans celui de la langue 
franęaise en general, et y produisit les niemes phenomenes. Les innovateurs avaient pris pour 
moddes les grammaires grecques et latines, et avaient introduit dans la langue franęaise une 
foule de tournures et cie constructions classiques; de l’autre cöte la langue vulgaire ne re- 
nonęa pas ä ses tournures pittoresques: de lä cet air etrange des ecrits du seizieme siede, ce 
melange de constructions classiques et de tournures vulgaires.

Neanmoins la construetion vulgaire l’emporte encore de beaucoup sur la dassique, eile 
fait encore le fond de la syntaxe de Rabelais, pendant que la latine y est seulement accessoire. 
Les particularites de la syntaxe de Rabelais comparee avec ia moderne sont les suivantes: le 
frequent emploi de la parenthese, les inversions et les transpositions hardies, la Suppression de 
Particie determinant, la suppression du pronom devant le verbe, l’emploi singulier de l’infinitif 
et du participe. L ’infinitif et le participe nous ferons voir l’influence de la syntaxe latine. En 
passant au detail, je parlerai d’abord de la parenthese ou de l’intercalation, qui est encore un 
trait caracteristique du style de Rabelais, comme aucun des contemporains, le seul Montaigne 
excepte, lui a donne une pareille etendue.

L a  p a re n th e se .

Les phrases de Rabelais sont souvent coupees par de longues parentheses, de faęon qu’il 
est difficile d’en saisir le sens et la connexion des idees; p. ex. „lasne, braillant martiallement 
(en pareille bravete que jadyz il esveigla la nymphe Lottis en pleines bachanales, quand Pria- 
pus plein de priapisme voulayt dormant la priapiser sans.la prier) sonnast lassault“. (l.V ,ch.40). 
Cette phrase est tres-louche, et pour en trouver plus aisement le sens, il faut en ecarter dabord 
la parenthese. Une semblable phrase se trouve dans le merne chapitre:

„Son char triumphant estoyt tout couvert de lierre, prins et cueilly dans la montaigne 
Meros, et ce pour la rarete (daquelle haulse le pris de toutes chouses) en Indie, expressement 
dycelles herbes“. Il faut avouer que de telles parentheses detruisent la perspicuite et lafranche 
allure du style, et quelles le rendent lourd et desagreable. On trouve une foule de ces phrases 
dans notre roman. Rabelais a une teile predilection pour le signe de la parenthese qu’il le met 
souvent oü nous autres ne nous servons que de deux virgules: „mais (qui pis est) les oultra- 
gearent“, „mais (dist il) equivoquez“ . Mais il n’a pas encore de regle fixee, et il supprime souvent ce 
signe: „Je, dist frere Jan, escoute voz propous“ . C’est surtout la phrase „dist il“, „dist eile“ qui 
separe ces mots. Ordinairement ces phrases interealees ne sont pas ä leur place et separent des 
inots qui par lesens et par l’usage moderne sont inseparables, p. ex: Sans, distPantagruel, nous 
esmouvoir.“ „Ilz doncques, dist frere Jan, ,de corruption vivent“ ; „il, pour un vieil paysanha- 
biller, requist“; „ung dictes vous livre trepelu“. On pourrait donc eloigner l’ambigu de beaucoup 
de phrases embrouillees, en ecartant les mots intercales et les mettant a la fin de la phrase. 
Comparons p. ex. la phrase suivante: „les excez iucomparables, qui, en ces terres et subjectz, 
ont ete par toy et tes gens commiz“ (I, 133). On donnera une meilleure tournure ä cette phrase 
en ötant les mots „en ces terres et suhjectz“ et les mettant ä 1a. fin de la phrase. Quelquefois 
cette transposition n’est pas aussi facile, car l’arrangement des mots est souvent tres-confus,
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comme c’est le cas dans cette phrase-ci: „par doncques consequence necessaire yceux, je suys 
dadviz que nous poursuyvions“. Mais le non plus ultra d’un arrangement confus et entortille, 
c’est sans doute la phrase suivante: „le rameau de laurier, nous voyans, eile consyderant et ex- 
clamant, brusloyt. . Je  parlerai de cette phrase singuliere dans un autre paragraphe. Les der- 
nieres phrases alleguees nous fournissent en meme tenips un exemple de l’inversion, dont nous 
allons parier. Les inversions sont si frequentes dans les ecrits de Kabelais, qu’on ne trouve pas 
beaucoup de phrases dont l’arrangement soit tout-ä-fait regulier.

L es in vers ions.

La eonstruction reguliere demande, avant tout, que le mot regissant ait sa place devantles 
mots qui en dependent. Tel est donc l’arrangement regulier qu’on observe maintenant:

T) le sujet avec tout ce qui peut servir ä le determiner davantage,
2) le predicat avec les adverbes,
3) le regime direct ou simpie,
4) le regime indirect ou compose, avec touts les mots explicatifs, dans l’ordre convenable 

ä la naturę de la phrase.
5) les autres parties du discours.
Cet arrangement est de rigueur dans toutes les propositions, tant principales que secon- 

daires. Les propositions interrogatives etc., qui font une exception de cette regle, ne nous re- 
gardent pas, puisque dans ces cas la structure des phrases de Rabelais ne differe pas beaucoup 
de celle qui est encore en usage. Mais pour les propositions affirmatives, ou y trouvera vrai- 
ment peu d’exemples d’une structure reguliere. Pour la plupart il manque ä la regle principale, 
en mettant le mot dependant devant le mot regissant, p. ex. „le premier point je nie“; et en sepa- 
rant des mots qui par le sens et meme par leur naturę sont etroitement lies. L ’inversion est 
surtout visible dans ces phrases-ci: Infiny est desfolz le nombre“, „hoinme qui a des ans beau
coup“, „de ce non content“ ; „vous me faictes des biens beaucoup“. Dans toutes ces phrases le 
regime indirecte avec la preposition „de“ est suivi du mot dont il depend. „Des planteurs de 
vignes je suis trop vieux pour me srtucjer“ III, 6. Quelquefois le regime indirect est separe du 
mot dont il depend, par le verbe: „d’iceulx gras beufs faist tuer troys eens soixant sept mille 
et quatorze“. Les deux parties constitutives d’un comparatif, c’est-ä-dire le mot „plus“ e tl’ad- 
jectif, ne se separent jamais dans la prose franęaise, mais Rabelais a souvent peche contrę cette 
regle. On pourrait encore excuser la transposition suivante: eile est blanche plus que chose 
que soyt“ ; mais on ne saurait excuser la eonstruction que voilä: „vray est que ce peu plus est 
delicieux que . . . “

Il en est de meme du verbe. Les adverbes et les autres petits mots qui doivent suivre le 
verbe, se trouvent souvent devant le verbe: „le pape Alexandre ainsi faisoyt“ , „il follement 
respondit“ . L’auxiliaire „avoir“ est ordinairement separe du verbe par des mots que la gram- 
maire moderne arelegues ä la finde la proposition: „les faulxproplietes, qui ontpar inventions 
depravees envenime tout le monde, seront dentour moy exterminez“ , souvent le participe est 
suivi de l’auxiliaire: „Si veu l’avez“. Si dans la transposition le regime direct a sa place devant 
le participe, ce dernier se rapporte au regime en genre et en nombre: „vous avez ma delibera- 
tion entendue“ III., 19. De meme l’auteur separe l’auxiliaire „etre“ du verbe passif et lui assigne 
souvent sa place devant le sujet: „En icelluy fut la dietę genealogie trouvee“ ; d’autres sem- 
blables phrases sont tres-frequentes: „Je me suis en debvoir mis“ , „et nest ceste signifiance 
par imposition humaine instituee; „tant que estre peut sa voie ouye“. Le predicat a souvent 
sa place devant l’auxiliaire: „tant laid il estoit de corps“. L’auteur traite de la meme maniere les 
verbes pronominaux, ou reflechis: „se fayt le tout par pretz et debtes“. Dans les propositions 
secondaires, dans les propositions interrogatives, enfin dans toutes les propositions ä la tete 
desquelles se trouve un adverbe quelconque ou une conjonction, il se permet les niemes sepa- 
rations, les meines inversions du sujet ou du regime: p. ex. „eile estoit tant grosse, que par 
engin aulcuu ne la pouvoyt on mettre hors terre“. II. 6. „Euripides escript, et le prononce 
Andromache,“ IV.“ 65; „ceux qui vigne nouvelle planteroyent“ ; „qui l’induict a ce faire?“
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„Ainsi Osiris toute la terj-e conquesta“ ; „Comme Faimant le fer a soy attire“. Dans les 
phrases interrogatives on trouve au contraire quelquefois le sujet devant le verbe: „Pour qui 
vous me cuidez prendre“ et le regime pronom suit le verbe „vous me donnez quoi? S’ilyadeux  
verbes ensemble dont l’uri est ä 1’infinitif, il les separe, ou fait preceder des mots qui devaient 
suivre: „cest de moi que il faut conseil prendre,“ ou il fait preceder 1’intinitif: „si faire se 
peult“ ; „toutesfoys pas demourer lane faultainsia plus haultsens interpreter“ . Veut il appuyer 
sur quelque mot, que ce soit le verbe ou le regime directe, il le met ä la tete de la phrase: 
„histoire pareille nous conte Ion düng prevost“, „le premier point je nie“ .

Il se permet des transpositions de quelque partie du discöurs que ce soit: „pensant, des 
plombees d’artillerye que feussent mousches bouines“ ; il imite meine la oonstruction latine: 
„lesquelz quand Pantagruel apperceut“ . (Quos quum Fant....) On voit donc que la transposi- 
tion ne s’etendait pas seulement sur des mots, mais aussi sur des phrases entieres.

Si d’un cóte cette licence de la prose franęaise d’alors donnait beaucoup de variete ä Fex
pression, de l’autre cöte eile nuisait souvent ä la darte et meme ä la vigueur du style: „Dieu 
le createur lequel par sa divine parolle tont regit et modere, par laquelle sont toutes choses 
en leur naturę et ordre, et sans la maintenance duquel etc. . Voilä une phrase bien embroui- 
llee! Quant aux autres inversions que causent l’infinitif ou la negation, j ’en ai parle dans un 
autre endroit.

Je  crois avoir dit- assez de l'iuversion, je passerais äd ’autres particularites du style de Ra
belais. C’est surtout la suppression de l’article, et celle du pronom personnel devant les verbes, 
qui donne une apparence si etrange pour nous aux ecrits du seizieme siede. Mais comme ces 
particularites ne sont pas intelligibles sans une vue generale de la grammaire de ce temps, je 
vais tracer rapidement une esquisse de la grammaire de Rabelais, ou plutöt des irregularites 
de sa grammaire.

De l ’a rtic le .

L ’article determinant a dejä la forme moderne, ä quelques exceptions pres, parmi les- 
quelles il faut compter en pretniere ligne les formes „on“ et „es“. „On“ qui dans les siecles 
anterieurs a la renaissance signifiait „en le“ ou „dans le“, remplace quelquefois dans les ecrits 
de Rabelais, de Marot et d’Amyot la forme „au“ la); p. ex. „on soir“ (_I1I, 15}; „on mois de 
juin“; „onquel j ’acquiesce“ (Prol. du livreIV).M ais on trouve devant les meines mots autant de 
fois „au“: „au jour subsequent“ (III, 14) „au temps jadis“ (III, 15); et „en“ pour „au“ : „en 
lieu d’observer“ (III, 2 ) .— Pour „aux“ Rabelais se sert ordinairement de la forme „es“ , qu’on 
derive de „dans les“, „e n l e s et qu’on ecraivait au moyen-äge, „ens‘, „az“ „as“ ,,ez“ 13): „es- 
quelles demandait“ ; „es prochaines calendes grecques“ ( I I I ,3); „les cloches qui estoient es dictes 
tours“ (1 ,17). Rabelais emploie aussi „es“: es uns escarbouilloit la cervelle“. »Es“ a meme quel
quefois le sens de „contre“: „esquels n’ha este obmis exemple aulcun d’inhumanite“ (I, 31), mais 
il ne meprise pas la forme aux, p. ex: „aux genoux“ , ,aux coubts (III, 17).

La forme „li“ regime directe qui se trouve plusieurs fois, semble appartenir aupatois: „de 
par li bon Dieu et par li bons hommes“ IV, 2.

L’emploi de Farticle etait beaucoup plus librę dans 1’ancien idiome franęais, qu’il ne Fest 
ä present; Rabelais lui-meme nous offre encore beaucoup de preuves de cette liberte. Il sup- 
prime souvent l’article devant les substantifs, oü ä nous autres il n’est plus permis de le sup- 
primer. En quelque fapon la rnaniere dont Rabelais emploie l’article approelic de Fusage italien, 
et peut-etre ne s’eloigne-t-on pas trop de la verite en lixant pour1 Farticle franęais du seizieme 
siede les memes lois qui reglent l’emploi de l’article italien. Il n’est jainais supprime quand il 
s’agit de determiner ou de preciser un substantif; et seulement les substantits qu’on emploie 
dans un sens vague et indetermine, ou qui sont assez determines par les circonstances, n’ont

12) Cf. Burguy „grammaire de la Iangue d’oll“ I, p. 5. sq.
13) Burguy I , 55. Diez Grammatik der romanischen Sprachen II , 56. Les Italiens ont forme „negli“ de 

„en gli“, les Portugals „nos et nas no et na de en os, en as, en o, en a: „Que se espalhe e se cante no universo“. 
Lusiada I, 5.
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pas besoin d’article. Tels sont les mots „Nature, Providence, enfer;“ etc. qui rejettent aussi 
1’article en anglais; tels en general touts les substantifs abstraits et ceux qui expriment un genre:14)  
„Nature a faict Thomme“, III, 15. „du profund d’enfer“ III, 3, „de cestui monde seront bannies 
esperance, foi, charite“ IV, 3, „ou est humanite, ou est crainte de Dieu?“ On supprimait souvent 
Particie devant les noms de pays, provinces etc. Meme la preposition de manque quelquefois 
devant le substantif, quoique Kabelais ne nous oflre que tres-peu d’exemples de cetusage assez 
singulier de l’ancien laugage 15); p. ex. „par la dive „Oie Guenet“ (pour: de Guenet) III, 8; 
„touts ces chiens Turcs“ 1,33; „ventre beuf“ ; „par la mort boeuf“ III, 36 „ventre bieu“; „le feu 
St. Antoine t’arde“ (pour,,le feu de St. Antoine“). Quelquefois Rabelais emploie du oü les modernes 
diraientsimplement le: „Monsieur du page“ 111, 17, „monsieur du roi“. — Assez souvent Ra
belais ne se seit pas non plus de 1’article partitif: „Et nous feurent apportez gros jambons“ , 
et „nous sembloit bonne et fresche eau“, „ce sont belles maisons“ ,lY , 10; „crediteurs sontcrea- 
tures belles“ III, 3; et s’il le pose, il ne distingue pas toujours entre de et des: „faisants des 
bons compagnons“ , „de folastries joyeuses“. La forme de j’article non determinant est un ou 
ung, et une. Devant les substantifs qui sont pluriels de leur naturę, il pose meine le pluriel uns 
et unes, dout s’etait servi l’ancien langage franpais, et que les Espagnols et les Portugais em- 
ploient encore16): ,,unes matines“ I, 40; „unes vespres“ I, 40; „mies lettres“ III, 31: „unes 
demies deeretales“ IV ,52. Apres les adverbes de comparaisons si, comme etc. 1’article est aussi 
omis: „blanche comme fleur“ etc.

Mais la suppression de l’article n’est pas une particularite du style de Rabelais: au con- 
traire, eile etait plus frequente encore avant le temps de Rabelais; au seizieme siede l’article 
gagna du terrain dans la prose franpaise, et en 1549 Joachim du Bellay se prononpa haute- 
mant contrę l’omission de l’article determinant.

Enfin il faut faire observer l’usage de mettre l’article au pluriel, quand il a rapport it deux 
substantifs qui sont au singulier: „les universite et parlement de Paris“ III, 2, „les causes de 
nos voyage et deliberation“ V, 32; et „les maire et escbevins“ IV7, 13.

Du s u b s ta n tif .

Le genre de beaucoup de substantifs a change depuis le seizieme siede. Rabelais ecrivit 
encore: le rencontre (III. 28); toutes ages V, 17; Vorage est passee IY, 23; le tige; le monstre 
(pour: spectacle) IV, 1317); le tonnerre IV, 67, un offre I, 47; affaire instant I, 41. cest erreur, 
la navire IV7, 65. Les eerivains du seizieme siede, surtout Amyot, Montaigne, Calvin donnaient 
ce meine genre ä ces substantifs.18) La formation du pluriel n’a pas subi de grands changements 
depuis le seizieme siede; Rabelais n’a de l’ancien idiome que les pluriels en eaulx; „drapeaulx, 
veaulx“, et quelques uns en es pour es. Mais beaucoup des substantifs qui se trouvent dans 
notre auteur, ont disparu de la langue franpaise. Je n’en citerai que les exemples les plus saillants. 
aroi (aratrum) 1, 40; boye (l’italien boyo =  bourreau); caterve (caturva) I, 36; dam, (damnum)
III, 1; dateur III , 20, espie (espion); estrif (cliagriu); geline (gallina) I, 29; faciende (affaire) 
gestes (res gestae); hait (plaisir, comp, souhait); de hait =  volontiers; hoir (heritier) III , 1.; 
heur (hora =  temps, sort): ,,1’heur est pour nous“ I, 36 (comp, bonheur); Hesse (joie); navi- 
gage I, 44; l’oste (armee) I, 45; malengroin (mäuvaise hnmeur) III , 33; riotte (Tanglais riot)
IV, 12; soulas (solatium) 1, 10; semonse III , 30 (l’anglais summons); oubliance et recordance 
IV, 1; victeur (victor) III, 1.

Beaucoup d’autres mots ont change de significätion: recueil (=  accueil) I, 45; diligence 
( =  application) II, 6; copie (dans le sens du latin copia)  II, 8; ( chi'ere de l’italien cara =  la m ine):

H) Bitrguy I, 61. Mätzner, Die französische Syntax I, 421.
*6) Orelli altfranzösisehe Grammatik p. 10.
16) Mätzner I, 452. Dietz III, p. 20.; esp.:- „unas cartas, unos zapatos“ ; port: hums zapatos
17) Vincent Carloi/s, auteur du seizieme siecle, dans ses memoires sur la vie du inarechal de Vieilleville“ em

ploie monstre dans le nieme sens, mais du genre feminin: ,,les monstres furent faictes“ . v. Herrig „Archiv 
für neue Sprachen.“ Bd. 17. pag. 160.

la) Voy. Orelli pag. 23 et 24.
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chióre lie (grand plaisir, bonne chah-e); ordonnance (ordre): „en moult belle ordonnance“ le 
departement ( =  depart);

D’autres enfin ont change de forme, comme: paour (peu r); poine (peine); nauf (navire) I, 
10; le marit; la vertus; la forbe (fourbe) etc.

De 1’adjectif.

1. Formes obsoletes: indague, dextre (droit) I, 25; feal (fidele); hien famee; eschars (ital. 
scarso); coite (quietus) III, 13; cointe (comptus fr. elegant).

2. Adjectifs qui ont changes deforme: ,,espart =  eparsl, 10; fol.', melancolieux; muł (rnuet); 
terrien (terrestęe); mal, male pour mauvais: „vous nestes tante małe que“ . . II, 21. (comp. 
notre „malerage de faim“).' — Le feminin des adjectifs en „eux“ se terininait souvent en „eusse“ : 
rigoureusse. Le comparatif et superlatif est regulier ä l’exception des deux formes mage (major) 
et proesme (proximus): „la place mage de la ville“ II, 29; „il fault toujours de son proesme 
interpreter tontes choses ä bien“ III, 22. Le comparatif et le superlatif se renforcent quelque- 
fois par „tres“ et par„trop“ :„plus tres belle“ ; „car trop meilleur est se marier que...“ I I I ,3019). 
Le superlatif rejette ęk et lä l’article: „la beste du monde plus philosophale“ .

Pour tres on employait souvent moult: „en moult belle ordonnance“ IV. Pro!, ancien; 
„cest doctrine moult paradoxe“ III, 8. Cela nous rappelle l’espagnol „müy“. En quelque fapon 
meine le substantif est eapable de gradation: „aux deux plus gens de bien“.

Pour la place de 1’adjectif il n’y a pas encore de lois. Eabelais dit p. ex.: „chose grande“ 
„mon ami doulx“ 111,27; „ J ’y ai fait ordre tres-bon donner“ Y, ult.

' Des nom s de nom bre.

Je  ne citerai queles noms de nombre qui, soit pour la forme, soit pour l’orthographe different 
des nötres: 1. nombres cardineaux: troys, huict, unze, treze, seze, septante (70), octanie, nonante, 
sept-vingt (140) . — 2. nombres ordineaux: premier et prim  (p. ex.: prime abordee I, 33), tiers, 
ce I, 26; quatriesme et quart I, 16; cinquiesme et quint; huictiesme, unziesme, quinziesme; 
adverbes: tiercement I, 15; quartement III, 31; quintement III, 31.

Le nom de nombre suit assez souvent le substantif: „en laquelle je tenais degre premier“ 
III: 3, „son mari second“, „depuis Tan de son age vingt et huictiesme“.

Des P ronom s.

L ’orthographe du pronom personnel est dejä teile que nous la voyons aujourd’hui, ä l’excep- 
tion de „je“ que quelques editeurs ont Orthographie „ie“. Mais les pronoms personnels con- 
ioints sont souvent confondus avec les absolus; p. ex.: „il“ s’emploie pour „lui“ : „qui fut 
bien marri, ce fut il“ IY. Prol. 3.; de meme „soi“ au lieu de „se“ : „pour soi exercer“ 111, 15; 
„chascun commencea soi armer“21) ;  soi est pose pour „lui“, meme en parlant de personnes: 
„adoncques pensa (le moyne) en soi mesme“ I, 44.

L ’arrangement des pronoms regimes n’etait pas encore le meme que dans la langue actuelle. 
Eabelais dit encore: „je le vous nie“, „je le te donne“ ; et avec l’imperatif: „m’en croyez“, 
„m’en vendez un.“

La meme libertedont Eabelais use ä l’egard de l’article, il se la donne ä l’egard du pronom 
personnel. Il supprime ce dernier dans tous lescas, oüla personne peutaisement etre reconnue, 
oü eile est indiquee par ,1a terminaison du verbe. Pour prouver cela, je citerai des exemples de 
la Suppression de toutes les personnes du singulier et du pluriel:

Ire personne-, „dont, tout esbahy, luy demanday“; „et prendray autant a gloire“ . 2epersonne: 
„encores que soys sans armes“. 3me personne: „ycelles prenoyt de terre“ ; „si possible estoyt“ ;

,s) Orelli p. 293 eite de semblables exemples qu’il a tires des fabliaux: „an plus belement k’il seut“.
2Ü) Die2  III, 15 a eite quelques exemples de l’anoien langage: „li plus maistre“ et du proyenęal: „lo plus vassals.“  
ai) C’est un reste de l’ancien usage; on tronve dans les auteurs du moyen-äge: „li sires dist a roe“. Orellip.44.
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„force est que le confesse“ III, 5; „est vergogne“ . Pluriel: Ire personne-, „raison veut que vous 
presentous“ ,,lors demandasmes“ ; 2e personne: „si ne le croyez“ „les voyans n’en eussiez donne. . . “ 
3me personne: „voyez ces heiles murailles. O que fortes sont“ . L’auteur fait autant dans les 
phrases interrogatives et coneessives: „d’ou venez?“ „ou allez?“ „savez quoi?“ III. 2,; „fust es 
nopces de plus riches“ III. 20; „ö que chose rare est son malheur propre predire“ III, 15; „qui 
ha, si parle“ IV, 65.

En trouvant d’autres phrases oü le pronom personnel n’est pas omis, on se croit d’abord 
dans un vrai chaos de constructions arbitraires, mais ä force d’observer et de comparer les diffe
rentes phrases, on trouvera enfin le fil qui peut nous guider de ce labyrinthe. On observera 
d’abord que Rabelais n’omet ces pronorns que dans les phrases qui commencent par un adverbe, 
par une conjonction, par un pronom relatif; mais qu’il n’oublie jarnais le pronom au commen- 
cement d’une phrase, p. ex.: „si veu l’avez, vous avez peu noter“ ; „si le croyez, vous n’ap- 
prochez; si ne le croyez, quelle cause est pourquoy autant ne ferez.“ il etend meme cette regle 
sur les propositions interrogatives: „estes vous Ja, ou ny estes pas?“ Si jarnais regle fut obser- 
vee strictement par notre auteur, c’est celle du pronom personnel. On s’en peut convaincre en 
lisant les lettres de Rabelais, on y observera de plus, que Rabelais n’omet jarnais le pronom „je“, 
meine au rnilieu d’une phrase, lorsqu’il est suivi du pronom „vous“ : „je vous escris“ , „je vous 
envoye“. Ces phrases seront, comme je crois, une conlirmation de cS que je viens de poser en 
principe ä l’egard du pronomme personnel.

Pronom possessif. Le roman de Rabelais nous offre tres-peu de formes obsoletes: noz, voz, 
nostre, vostre. Devant les substantifs feminins qui commencent par une voyelle, les auteurs du 
seizieme siede emploient ordinairement ma, ta, au lieu de mon, ton, en elidant la voyelle du 
pronom: „m’aniie“ ; mais souvent ils negligent cette elision. C’est encore un reste de l’ortho- 
graplie ancienne. Pour mon, ton Rabelais inet quelquefois „ mien, tien etc“, avec l’article ou 
avec „ce“ : „vous prognostiquez la nostre victoire“ IV 37; ,, un sien tel enfant“ : „cette sienne 
resolution“. Semblablement on dit en italien; „il moi amico“, „questo suo disegno“.

Pronom demonstratif. Jusqu’äla fin du seizieme siede les Francais ecrivaient cest, ceste pour 
ce, cette, pendant que ce avait souvent le sens de cela, p. ex.: „cest erreur“, „cest affaire“, „ceste 
eau“ , „qui l’induict ä ce faire“. On formait de meine cestuy, cestuy-ci, ceste-ci pour celui, cellui-ci, 
celle-ci: „une ville comme ceste-ci“ I I , 1 5 .  Pour celui on disait „iceluy“ au pluriel iceulx: 
„coururent donc iceulx jusques pres la Vauguyon“ I, 43; — cellui et cestui remplaęaient souvent ce : 
„tout cellui jour“ IV, 13, „cestui esprit“ IV, 13. — Ce est souvent supprime devant que: „je 
veulx entendre que c’est“ III, 36; „avez vous jarnais entendu que signitie cracher on bassin?“ 
Que lit-il? Que il üt, mes gens?“ et spaichez quil demande ( =  ce qu’il d.j IV, Prol;3  „lui de- 
manda qu’il faisait IV, 45.

Voilä encore une construction assez curieuse: „comme le miroir est dict parf'aict, non cellui 
qui plus est aorne de pierreries et de dorures, mais cellui qui veritablement represente les ob- 
jects“ III, 30; et une ellipse: „L ’odeur du vin o combien est plus friant que d’huyle.“

Pronom relatif. Lequel. — Comme ce mot est compose de quel et de l’article determinant, 
il subit dans la premiere partie les meines changements que l’article avait ä subir. On trouve on- 
quel pour auquel ou dans lequel, esquels pour auxquels, dans lesquels, „l’estat onquel il avait 
trouve les ennemis“ ; „lieux esquels consiste la vraie source et vive idee de pantheölogie“ III, 2. 
L’ancienue langue franpaise avait une grandę predilection pour lequel, et le plapait sou
vent, ou nous mettrions maintenant qui ou que: „Pantagruel, auquel force est queje fasse Com
pagnie“ III, 28.

Dont avait dans le moyen-äge la signification qui lui etait due, comme il derive du iatm 
de unde; (comme l’espagnol cloncle =  oüj mais depuis le treizieme siede il commence ä rem- 
placer peu-ä-peu le pronom relatif „cui“ (cujus, l’espagnol cuyo, cuya), dans Rabelais il a meme 
le sens de ä quoi, sur quoi: „dont lui dist Pantagruel“ III. 11.; „dont fut appoincte tout leur 
dilferend“ IV, 5; „je, dist frere Jean, ne suis poinct clerc, dont me deplaist“ (pour: ce qui 
me . . .  0  V, 34.

Que. — On disait que pour qui et pour ce qui: „ce que nousespouvanta“ ; „que estoit lorce 
inimitable“ ( =  ce qui estoif) et quoi pour le regime que, ou pour ce que, „quoy voyant Gargan- 
tua, alla les secourir“ . Dans les phrases secondaires que est meine remplace par le pronom per-
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sonnel: „ne me comparez celle arbre qu'Alexandre Cornelius nommoyt Eonem et la disoit estre 
semblable au chesne“ III , 5222).

Pronom indetermine. Aulcun signifie toujours quelques23): aulcunesfois (quelquefois), les aulcuns 
(les uns): „aulcuns peripatetiques“ IV. 13. Si aulcun est. aceompagne de la negation, alors il a 
ea place pour la plupart apres son substantif: „exemple aulcun n’a este obmis“ I, 31, „parent 
mień aulcun ne etc.“; aulcuneinent a le sens de quelque peu, un peu: „combien que pour lors 
nous semblassent ces propheties aulcuneinent abhorrentes“ III , 2.

Aultre se trouve souvent apres son substantif: „un monde aultre“ .
Chascun s’employait pour chaque: „par ehaseun an“ III, 2; avec Particie non determinant 

on disait „k un chascun“ II, 11. De chascun on »avait forme le substantif „ehascuniere“ qui dans 
Rabelais et Montaigne signitie menage, rnaison.

Mesme formait l’adverbe mesmement (nieme).
Quant etait le correlatif de tant: „apres ne scai quant (=  combien de) jours“ III , 6; „de- 

mandoit quantes heures estoient ä Pborloge de la roquette Tarpeie, III , 19, „o quant vous 
fascherons les choses signifiees“ III , 20.

Ulle et nulli ont tous deux disparu de la langue franęaise, du dernier il ne s’est conserve 
que lä forme adjective nul. Auxtemps de Rabelais ils etaient eiicore en usage: „reste il ici ulle 
ame moutonniere“ IV, 8; „sans de nulli avoir merci“ 1,43. Tout formait le pluriel tous ou touts; 
on y ajoutait menie tres: „nous sommes trestouts ä vous“. Le pronom tout n’etait pas toujours 
suivi de Particie determinant: „ainsi sont toutes femmes“ III, 32.

L e verbe.

1. Verbes obsoletes: aconcepvoir (rejoindre) I, 20; andre, ars III, 19, aussi en provenpal; ad- 
venir (arriver): „le prince advenant, eesse le magistrat“, „cette livree luy advenait bien (allait 
bien)“ , aiigarier (tourmenter) IV, 1; bailler, b'atailler, competer (suffire) I, 10, cuider (penser, 
s’imaginer) I, 31., defailler: raison ne defaultes exemples“ I I I ,  14; disgreger I, 10; s’esclaffer 
=  eclater p. ex. de rire: 1,20; deult (douloir =  dolere) III, 5; interminer, „poine est interminee“ 
(c. a. d.: imposee) III, 14; rnolir (latin: moliri) I, 29; ramentevoir III, 21 (=  faire Souvenir); 
souler (solere); tollir etc.

2. Verbes qui ont changes de forme: ause (ose), jeder, departir (jpartir), aorner Q— orner)  
III , 30; demourer, requamer (recamer), achapter et achepter IV, 2, meiner, obmettre.

Sembler a souvent le sens de ressembler: „vous me semblez a une souris empeigee“ III, 
37, departir celui de communiquer: „ä quel propos le soleil lui departirait lumiere.“ III, 3.

Formes du verbe avoir-. il eust, que j ’aye, il ha; — estre: que je soye, qu’il fust; — le 
pluriel du passe defini de la premiere conjugaison termine en asmes, astes, arent: tombasmes, 
arrivastes, commencearent; — anomalies du subjonetif: qu’il revocasse-, qu’on consultast. — 
Quelques verbes de la premiere conjugaison ont des formes de la seconde; on trouve: abliorrir 
et abhorrer; toussir et tousser; sanglouter et sangloutir (IV, 2); recouvrer forme le participe: 
recouvert, nettir: netti pour nettoye III, 13.

La deuxieme conjugaison nous prete les anomalies suivantes: tollir et ferir forment il io Hut, 
ferut 1,38, il atollu; finir ale participe^wawt etßnissant; departir: ils departent; benir a la forme 
secondaire benistre et les participes benist, benoist IV, 7.

Ulme conjugaison: clebvoir, je doibs, je doib I II , 35, doibvons, doibvez, ( I I I , 5) debvois, 
doibvais, il dust, deu (part. du passe) IV, 1, ramentevoir a le participe ramentcu, decepvoir: il 
decipt III, 29.

IVme conjugaison: de disparraitre on trouve les formes: ils disparent et ils disparaissent 
III , 25; pondre avait la forme secondaire ponre: „ils ponent et esclouent leurs petits“ V, 6. 
„oeufs ponnus et eselous“ ibid.

“ ) Mätzner II, 252.
2ä) Comp, l’espagnol: „algo, alguno, alguicn“.
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Verbes irreguliers: — s’asseoir: il s’assist; 
boire: ils buvent, vous boirrez III, 13;
cheoir (verbe qui s’est conserve dans la composition; deckoir, echoxr'): ils cheurent II, 33;
cognoistre: je coynoi, vous cognoissez, cogneust, cogneu; 
conclure; cuir forme le participe cuict: 
dire, il dict, vons dictes; il dist, quils dissent; 
donner: subjonctif: doinct „Dieu vous doint“ II, 16;
escripre: escript; eslir: eslus III, 21; 
fu ir:  je fu i  et fouy;
faire: je fais, faxet, il feit (fit), je feis (fis), qu’il face I, 33, fay  (imper.); — falloir: je faulx,

II, 31, il fault, fauldra, faüldrai IV, 4;
induire: induict III, 6;
luire; il luist; — mettre: il mist; — mourir: Us mourent; — nayer (=  ̂ noyer) il naie; 
ouir: ois: „je ne vous oi“ III 16; il oit III, 15. ouyant, oyez III, 16, vous orrez III, 31; 
poindre: il poinct; — pondre: ponent, ponnus; — povoir: je peulx, il geult III, 22; vous po- 

viez, il povoit-, peu (p u ); vouloir: je veulx, il veult.
prendre: je prins (pris) III, 21; print, prindrent\
plaire: il plaist; — plaindre: il se plainct: — pleuvoir: il pluira; sentir: je sent. 
tenir: quil timt, que tenissiez, que je time.
voir: je voi; je vid, il vit, vous vistes III, 7; voirrons; reute (ital. viduta): „en veute figure“ 

(c. a. d .: en presence) III, 12; il prevoid III, 13. — vouloir: il vouldrait;
sęaroir: je sęais III, 6, sęarant (•-= sachantj, que je sęache, sęaichez, il sceut.
Quant aux anotnalies de l’emploi du verbe, j ’en ai parle au chapitre des inversions, et je 

fixerai plus-bas mon attention sur les constructions de l’infinitif et du participe.

Des adverbes.

Les adjectifs en al, el, i f , ef} changes en adverbes, manquent eneore de la voyelle e qui 
joint maintenant la terminaison ■ment h fadjectif: „loyalment, briefment“. Les adjectifs en ent et 
ant ne rejettaient pas eneore leur terminaison, Rabelais forme p. ex.: diligentement au lieu de 
diligemment III, 15, „evidentement“ III 32. — Rabelais a beaucoup plus d’adverbes composes 
qu’il n’y en a maintenant p. ex: u diligence (=  vite), au demourant ( — du reste), ęa et la part
III, 20; il en a aussi beaucoup qui n’existent plus: aulcunement X III, 7; mesmement dans le 
sens de „principalement“ ou „memeu de ensemblement24). Mais passons en revue les adverbes qui 
different, soit en forme, soit en signification, des modernes;

d’abundant (de plus): „il denote mariage et d’abundant le nombre trentenaire“ III, 20; 
d’advantage (davantage): „ton bien aecroistra d’advantage III, 28; 
par adventure (peut-etre) III, 12;
ainsi: „car ainsi comme debiles sont les armes, si le conseil n’est en la maison; aussi vaine 

est l’estude“ I, 29; dans cette phrase ainsi est ou superflu, ou il le faut remplacer par un autre 
adverbe: „ainsi comme ainsi se perdoit eile“ . On dirait un germanisme! Souvent les auteurs 
employaient simplement si pour ainsi: „etsi aurai toujours belles chambrieres, quand tu vien- 
dras me voir“ III, 27. „Si vous aurai je ä ce coup“ III, 36;

ans (lat. antequam) en meme temps adverbe et prepiositiou et conjonction; 2S) 
antan (ante annum) „je suis aussi sage que antan“ V, 44;
contremont (en haut, ä rebours) l’ancien amont, oppose ä aval et contreval: „renversa les 

paulpieres des yeulx contremont“ III, 20 26); 
dont et dond s’emploie pour d’oü;
ens (dedans), et leans (lädedans) „Carleans y ha grands, petits, secrets, tnoyens,, V, 16 2r) ;

24) Amyot emploie aussi ensemblementet mesmement: ,,deux personnes semblables en plusieurs autres vertue t t  
mesmement en douceur et en justice.“ Orelli p. 294.

*6) Burguy II. 275.
9Ü) Burguy II. 270.
ar) L’ancien leenz: „et leenz lui se couche“ ; Du prernst d’Aquilee.



17

ensemble pour „en meme tempsu, de meme, „ensemble je loue l’antique Institution“ IIT, 16, 
„il m’ha ouvert et ensemble solu“ II, 20;

hui (du latin hodie), conserve dans notre aujourd’hui: „je sęavais lilii estre tant la malignite 
du monde agravee“ III, 361; „Doncques sont hui les plus doctes philosophes entres au phron- 
tistere . .  . III 36;

ja  (deja) servait souvent de ternie conjonctif „ja Dieu ne plaise“ ;
desja: „je l’aime desja tout plein et ja  en suis toutassoti“ . III, 18;
adonques (donc); — fort: „ce noble gueux m’ha plus fort estonne“ V, 11; — moult (=  tres, 

beaucoup)— oncques (jamais, unquarn) „ne voulust onques les laisser entrer;“ nagaires ; naguere) 
III , 23; ores, ores ( or, maintenant): „ores me dictes sus quel propous estiez vous“ III, 35. Mais ores 
se trouve ordinairement comme coujonction avec que: ores que et compose avec des prepositions: 
lors (alors) IV, 13; pour lors (alors) IV, 13; — par mantr, par apres, par ci-apres III , 32; — plus a 
quelquefois le sens de „de plus“ „plus diet, qu’en forme leonine ont este diables vus“ I, 10. — 
premier (=  d’abord) „tu debvois premier enquerir de la verite I, 31; on en formait aussi la conjonc- 
tion premier que pour avant que; — tres se trouve devant les verlies et meine devant les subśtan- 
tifs et pronoms: „tres-matin“ , „trestouts“ IV, 16, trop, dont l’origine est obscure, signifiait 
d’abord „beaucoup“, et dans ee sens il accompagne quelquefois les comparatifs: „trop mieulx“ 
„trop plus dix fois que nous“; — voire, voyre, voirement signifie vraiment, raais lorsqu’il est com
pose avec msAs il faut le prendre pour „c’est bien vrai, inais“ ou pour „oertes, mais“ : „voire 
mais, dist Pantagruel“ I II , 9; „voire: mais dist Pantagruel“ II, 15; „escripte, voire ceites 
insculpee“ IV, 4; „tu me scmbles aulcunement doubter, voire deffier de ma paternite III, 27.; 
dans ces dernieres phrases voire a le sens de „et meme“. Maintenant ce n’est que dans Je style 
familierou na'if qu’on emploie ce mot: „a lui entendre alleguer quelque excuse, quelque enroue- 
ment, voire meme l’impossibilite de parier en public“ ; (Putlitz: „Ce que la foret se racontc“ ; 
traduit de rallemand p. 6). Voilä encore quelques tournures qui ne sont plus en usage: „tunt 
liurnblement faire je puy“ (pour: tant humblement que je puis faire) „ tant plus seroit remembree, 
tant plus eile playroyt (pour: plus eile— plus ellej „de propous qui plus sont delectables, quand 
plus sont redictz“ etc.

D es c o n jo n e tio n s .

Les termes conjonctifs sont d’une grandę importance pour indiquer renchaiuement et le 
rapport des idees. Ces mots n’existaient pas encore en assez grand nombre au commencement 
du seizieme siede, et on ne savait pas encore se servir de ces termes transitoires avec assez d’art, 
pour pouvoir indiquer les nuances de tous les rapports des pensees. Les conjonctions les plus 
usitees de Ilabelais sont:

affin (affin) „affin que je ne mente“ ; — ains, ainz, ainęois; d’abord, ains et aincois signifie 
avant et avant que: enfin il a la signification de mais et de jolulöt: „non guerre nommee, ains 
seditiön“ ; „ma deliberation n’est de provoquer, ains d’appaiser“ I, 29; ainsique ou ainsi avait 
quelquefois le sens d e ,,affin que“, et meine de „comme“ „ainsi leur nom restast“ (pour que leur 
nom restät) III, 6; „et ainsi que me recommendois ä Dieu . . .  le roustisseur s’endormit, II, 14; 
cet emploi de ainsique pour comme est tres frequent dans les auteurs du inoyen-äge;

ainęoiS que dans le sens de „avant que de“ ne se trouve que tres-peu de fois dans notre 
roman, comme Ilabelais prefere l’expression avant que et devant que, mais cette coujonction ne 
lui est pas tout-ä-fait etrangere:

............. „ainęois ferois le rhois
D ’estre degrade ras anęois 
QM’estre jamais angarie“ V, 46.

avant que ou devant que: „avant que retournons“ , „devant que marcher oultre“ 1,24; „vous 
criez davant qu’on vous escorche“ ;

adoncques (donc) „adoncques feit convoquer“ ;
comment et comme remplaee quelquefois notre que, „enfin vous serez esbahy comment nen 

ne m’aurez persuade“ ;
souvent meine on l’employait pour comme, dans les exclamations: „o comment je triom- 

plierai;
3
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combien que (quoique), „combieti que de son naturel ne’fast des plus sains“ IV. Prologue 
3me; „je combien que indigne, y feus appele“ ; „combien que la peste y feust“ ;

cepenclant que (pour: pendant que) cependaut que entendions ces nouvelles“ V, 5; cepen- 
dant qu’on apprestoit le souper“, „ce pendant qu’on le frottoit, lui estoit leue quelque page de 
la divine escripture“, „ce pendant que ceulx de Faultre part batailleroient“ I, 10;

pourtant (— c’est pourquoi), „pourtant ne sont-ils tant redoubtes“ 111, 12; pourtantdu monde 
fut-il surnomme le grand roi Euergetes“ 111,1. „le pantagruelion, non seullement ne sera consume 
ne ards . . mais sera enfin du f’eu extraict plus beau: Pourtant est appele Asbeston“ 111, 52.

Les compositions du mot conjonctif „que“ sont des plus variees; souvent on le separait des 
mots, dont il est inaintenant inseparable: lors que, par ce que, „lors aussi qu’i 1 le manifestoit“, 
„pour ce dictes vous, qu’il n’y ha nulle apparence“ ; pour lorsque on rencontre aussi lors quand: 
„lors quand me vit“ , et alors que: „alors que estiez hors de propous“ ; pur ce que öu pour ce 
que ( — parceque); „pour ce que par leurs rnains nous vieunent les richesses, les dict estre en 
office de roi“ 111, 1. Sans que, les conjonctions pour ce que et par ce que signifient „pour cela 
„cest pourquoi“, „par ce donnez vous guarde d’ajouster ni dirninuer au narre“ ; „pource que la 
chose plus plaist k la dćesse 111, 18. Mätzner 11, 129;

des que et des ce que ( =  depuis que): „Pantagruel, lequel j ’ai servi ii guaiges des ce que 
je feus hors de paige jusques ä present.“ Mais les meines rapports sont souvent exprimes par 
que simplement: „descendu que fut le moyne,se deffeit etc.“ ; „venu que fut, raconta.“ (Mätzner 
11, 139.) Souvent#«« est remplace par convme, surtout dansles comparaisons: „aussi belle comme 
Venus“ 111, 18; „les disner ne fut si tost prest, comme les invites comparurent“ 111, 30; ou par 
quelque autre mot conjonctif: „plus veritables et seurs oracles n’estoieut ceulx que par escript 
on bailloit, ou par parole on proferoit“ 111.M9. Ores que avec le subjonctif est notre encore que: 
„et ores qidil eust tonte sa vie pacifique jouissance; si toiitesfois l’acquest deperit dans ses hoirs, 
pareil sera le scandale sus le deffunct“ 111, 1; „ores qu’il durast d’advantage“ IV, 2; que — que 
repond k notre tant — que: „cent enfäns pour le moins, que masles, que femelies“ 111, 1;

toutesfois et quelque'/ois. Nonabstant et neanmoins sont <;,» et lä accompagnes de ce: „leurs 
optant ce neanmoins bonne adventure.“

Rabelais a encore des conjonctions qui introduiseut les phrases secondaires, tels que lors, 
Si, adoncques, et d’autres, qu’il n’est plus permis d’employer de cette maniere. „Si eile estoit 
bien longue et bien ample, si eile estoit bien guarnie au dedans“ . .Mätzner II, 6 et 7. E t, qui chez 
nous joint les phrases secondaires anx principales, se trouve dans notre auteur ä la tete de 
phrases qui n’ont point de rapport aux precedentes: „Carpalim dist: et ventre St. Quenet, ne 
mangerons nous jamais de venaison“ ? Le rapport que la conjonction et doit indiquer, est sou
vent exprime par si ou par et si; si a meine dans quelques phrases la signifieation de „pour- 
t a n t „si fault il la lui rendre“ IV. Pro!. 3me; „je ne sęais s’ils avaient bien ou mal paye leur 
escot, si est-ce qu’une vieille hostesse. . .“ V, 15; dans beaucoup de ces phrases secondaires 
sy ou si est pleonastique ou peut etre remplace par alors: „si tu es de Dieu, sy parle, si tu es 
de l’aultre, sy t’en va“, et meine par que: qui m’aime, sy ine suive“.

Doncques ne se trouve pas souvent ä la tete, mais plutöt apres le premier mot d’uue phrase: 
„Ils doncques de corruption vivent“ ; „par doncques la rapacite de 1’aimant“ V, 37.

D es p rep o sitio n s .

Apres; compose avec par ou en, cctte preposition forme des adverbes: par apres, en apres 
TI, 15, -—■ pou avec Rabelais a l’orthographe avecques; — devant et avant avaient encore les 
memes fonctions, Rabelais emploie devant autant en parlant du lieu, que quand il parle du 
temps: „devant souper“ 1,38; — devers, qui de nos jours ne s’emploie que fort rarement, etait 
tres-usite dans le siede de Rabelais, tantöt pour vers, tantót pour ä: „j’ai envoye amicablement 
devers luy“ I ,  29. On le composait, comme beaucoup d’autres mots de cette classe avec la 
preposition p a r: „par devers eile“. — En et dans dont on se servait indifferemment depuis le 
onziemc siede, sout employes saus distinction par Rabelais; mais la sphere de ewest plus eten- 
due, qu’elle ne Fest aujourdhui et ce mot est pour la plupart suivi de l’article determinant: „en 
la loi de Moses“ ; „en quelle loi“ 111, 6. Nous avons vu, au paragraphe sur l’article determinant,
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que de Particie masculin, compose avec Ia preposition en, on fonnait on et au pluriel es; mais 
il n’y avait pas encore de diflerence bien mrarquee entre ä la ou au et es ou aucc; on trouve 
imeme toutes ces expressions ensemble: „en Farne, au corps, es biens III , 29;

ensemble avait quelquefois la valeur d’une preposition: „ensemble les apostres“ (avec les 
apötres).

entour et <ü entour pour autour de-, les faulx prophetes seront d’entour mois bannis.“ 
fors (hors) — jouxte =. pres de et selon; „jouxte le mot vulgaire“ I, 14. — les et lez (du 

Latin latus) exprime notre ä cöte de, le longetc.: „situee les une touche de bois“ ; „les le rivage,“ 
Y, 6, „tnourut les Ilierusalem“; — maugre (malgre); — oree et Fonie — le long; „l’oree des murs“ 
I, 27. „Force des dents“ I, 38. — par est souvent renforce par la preposition de: „de par le 
diable.“ II n’est pas necessaire de regarder avec M. Orelli de par comme une corruption de 
de la part; car de se trouve devant beaucoup d’autres prepositions, p. ex: dt avant, d’entour; et 
meine l’italien dapertutto ne parle pas en fäveur de l’opinion de M. Orelli.

quant etait autrefois accompagne de la preposition de: „quant est de mois“ V, 15; 
soubs (sous): „soubs correction“ III, 18; „soubs le ciel“, soubs son enseigne“ ; 
sus (sur, au dessus, vers): „sus les sept lieures du matin“ , „avoir donne sa benediction sus 

elles“ III, 35; „sus tous les philosophes.“
Du temps de Rabelais les prepositions prenaient assez souvent la signification d’adverbes: 

„ b r e u v a g e  eternel parmi“ 1Y, 59; „et Malthe avec“ I, 33; „en ce pendant“ 1, 41. C’ęst une 
espece d’inversion, que certaines prepositious ont souvent a subir, surtout les mots pendant“- 
hors, apres; „icellui temps pendant“, „dieu me guarde d’en estre hors.“

Passons maintenant aux particularites qui regardent Finfinitif et le participe, et qui sont des 
plus interessantes et des plus variees.

De l ’in fin itif .

Da source de toutes les vareitetes c'est d’un cöte Femploi de Finfinitif comme substantif, de 
l'autre cöte l’influence de la syntaxe latine. Da phrase suivante est une preuve concluante de 
Femploi de Finfinitif comme substantif: „aultant que penserez vous suffire pour tout au caute- 
ment naviger“. V. ultim. Des autres langues romanes font autant, surtout Fespagnol: „era con- 
suelo et verlos“ : „a mi parecer“. (v. Keil, Spanische Sprachlehre pag. 146.) Quant aux prepo
sitions qu’on joint souvent ä Finfinitif, il s’en trouve aussi dans le roman de Rabelais, mais 
l’auteur jouit d’une liberte ä l’egard de ces mots que les erivans modernes ne peuvent plus se 
permettre. Il ecrit. p. ex.: „de trouver nourrice süffisante nestoyt possible“ ; „quoy prouver ie 
vous pourray renvoyer ou livre etc.“ Mais vous trouverez autant et plus de passages oü il aomis 
les prepositions de et «. „Gest belle chose rencontrer gens de bien“ (pour: que de rencoutrer) 
„je voudroys que vous vint en vouloyr et desire vous marier“; „je neus loisir les considerer“; 
„mieulx vauldrayt rien apprendre; que tels livres, sous tels precepteurs apprendre“ (pour: que 
d’apprendre de tels. —)“ „si vous cognoissiez que mon meilleur fust tel que ie suis demourer“ 
III , 9; „les mains cesseronttravailler“ 1V. „Je te supplie me faire ce bien“ Jli, 27, „Je te prie 
ne le croire“ 111, 27. „coaimencea paslir“ 11, 19. Mais c’est la preposition avant ou davant, qui 
ta souffert les plus curieuses variations: „ davant boire ny manger“, „davant que me lever“ „davant 
que partions“, avant naistre en monde“. Da preposition par que Rabelais a souvent jointe ä Fin
finitif repond quelquefois au moderne „ä force de“, quelquefois eile s’explique par la preposi
tion „pour“, „silz sont par enfans innocens fouetter saulvez“ ; „par non pouvoir moyen aulcun 
trouver“ ; „par ne nons apparoistre cause ne signe aulcun present“ (puisque il ne . . - . ) ;  3, 21. 
Da preposition pour cause ordinairement une inversion assez remarquable: „pour laquelle chose 
scavoir“, „pour donc mieux son oeuvre coinmeneer“ ; „pour de la quelle vous donner enseigne- 
ment“ „pour ä laquelle chose obvier“  111“, 28. On pourrait etendre cette observation surlaplu- 
part des autres prepositions.

Je  passe maintenant ä trois constructions fort singulieres, etrangeres ä la  syntaxe moderne. 
Da premiere est celle du passe de Finfinitif, employe, pour m’exprirner ainsi, comme infinitif 
absolu. 111.: c. 1. „Pantagruel, avoir entierement cotiqueste le pays“ ; „les Dipsodes avoir 
avec eux converse“ 111, 1.; 111, 37. „seigny Joan, avoir leur discord entendu“ ; „et lavoir entendu
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parier, adiouta foy“ ; „avoir passe la bourgade de Ilaymes, Panurge s’adressa ä frere Jean“ 111, 
26; „et les avoir cordialement remercie, se retira“ 111,36; „nous iceulx avoir considere, ailleurs 
tournions la nostre vue“ V, 43. Le sens de toutes ces phrases s’entend facilement, et pour les 
changer en phrases modernes, on n’aurait qu’ä changer l'infinitif en participe „ayant entendu“, 
„ayant conquis“ ou bien ä ajouter ä l’infinitif la preposition „apres“ ,: „apres avoir entendu“ etc.

La seconde construction, qui repotid k l’infinitif historique latin, c’est celle de l’infinitif du 
present, employe comme predicat. Cette construction se trouve souvent dans les ecrits du sei- 
zieme, du dix-septieme siede, surtout dans le style epistolaire, et ineme le dix-ueuvieme 
siede ne la meprise pas dans la poesie. Elle est tres-frequente dans le roman de Rabelais, p. ex.: 
,,et frere Jean de riguouler“ „et flaeeons daller, et eux de corner“. 11,20. . . . „Et Panurge de 
rire“ (11, 22). . . . „Lors sonna une cloche six coups seulement, et monagaux daecourir et mo- 
nagaux de chanter“. Nous autres dirons maintemaut „et Panurge commenęa de rire“ ou bien 
„et frere Jean se mit ä . . . “. Si cette construction sent le latiuisme, la suivante est une imita- 
tion complete de la construction latine qu’on appele l’accusatif avec l’infinitif. p. ex. „qui de- 
crete ycelles aussi peu avoir este songees d’Homere que d’Ovide“ (Prol. I,J —• „Amphiaraus 
vouloyt ceux qui par songes recepvoyent ses oracles, rien tont celiuy iour ne manger“ — „con- 
syderant infiniz.abus estre perpetrez“ — „ilz demandoyentles cloches leur estre rendues“ etc. — 
,,il commenda ehascun estre mue de vestiments“ ; „je ne veux entrer en la dispute de Socrates 
et des academiques, mort nestre de soy maulvaise (mortem malam non esse). Dans toutes ces 
phrases on ne peut point meconnaitre l’influence latine, ou plutöt l’imitation du latin, et d’autant 
plus que les" verbes qui causent cette construction sont les meines qu’on appelle en latin „verba 
sentiendi et dedarandi“. Mais ce serait trop que d’en abstraire une regle pour Rabelais, car on 
trouve souvent le meine verbe, tantöt snivi de la construction dont nous venons de parier, tan- 
tötsuivi de la construction ordinaire. p. ex. 111, c. 4S: „Ne croyez leur deuil estre moindre“ et 
quelques lignes apres „ne croyez que plus pitoyable feust leur desconfort“ ; mais dans tous les 
exemples oü l’infinitif est represente par estre, on peut regarder cet infinitifconmie pleonastique, 
on pourrait donc changer la plirase citee en : „ne croyez leur deuil moindre“ „Platon dist So
crates estre semblable es Sileues“) eit: „P. dist S. semble. . . . “ .

Si l’infinitif nous semble etre un facteur tres--important de la syntaxe de Rabelais, le par
ticipe n’est pas moins important.

Les p a rtic ip e s .

L’emploi du participe, qui terrnine tantöt en „ent“ tantöt en aut, est d’une grandę etendue 
dans le roman de notre auteur. Rabelais ne se sert pas seulement du participe dans tous les 
cas oü les ecriyains modernes s’en servent, mais il en forme des plirases que maintenant on 
n’oserait plus imiter. Quelquefois il emploie le participe present au pluriel oü il n’est- plus 
permis: „matines ayants neufsleęons“ III, 15, „plus matin se levants“ III, 15, nous en allantsll, 
15. C’est un reste de la flexibilite du participe latin qui peu ä peu s’estperdue, ou qui du moins 
s’estbornee au participe adjectif. v. Mätzner I, 346. Quelquefois il fait du participe present une 
espece de „participe absolu“ , quelquefois il imite la construction latine de „l’ablatif absolu“. 
Yoici des exemples du participe present: „ilz etoyent a nostre commandement, en payant 
(IV, 12)“. Dans cette plirase le participe present „en payant“ ne se rapporte pas au sujet, 
comme il devait selon les regles de la grammaire moderne, mais ä un mot qui manque, un 
„nous“ quil fallt suppleer, ou plutöt sous-entendre. Voici d’autres exemples: advenent le 
prince, eesse le magistrat“. — „Eux en ce pas descendens, tont conf’uz, il demanda“ ; „vray 
est ce qu’elle ne les raporte en teile sincerite comme les avoit veues, obstant l’imperfection et 
fragilite des sens corporelz“ 111, 13. „Pantagruel rien ne repliquant, continuä Panurge“ (pour: 
comme Pant. ne repliqua rien, P . .  .). „Tesinoing Macrinus, onquel, convoitant scavoir sil seroyt 
empereur de Rome, advint en sort“ ; „ce seditieux temps durant, a leur secours evocquarent“. 
„Ce disant Xenomanes, frere Jan apperceut“. „P ar la figue, respondit l’asne, laquelle un de 
nos ancestres mangeant mourut Philemon ä force de rire“ , V, 7. „Ainsi fut par Hercules tont 
le eontinent possede, les humains soulngeant des monstres etc.“ 111, 1.; „quand donc vos pliilo- 
sophes, Dieu guidaut, accompagnant de quelque claire lanterne se adonneront,“ V, 49. „Le
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rameau de laurier, nous voyans, eile consyderant et exclamant, brusloyt.“ Ce dernier exemple 
est d’autant plus curieux qu’il nous oflre deux participes qui se rapportent a deux sujets, puis 
une inversion fort reniarcable et en meine temps une imitation de „I’ablatif absolu latin“ ; par 
qn’est-ce qne la phrase, „nous voyans“, si ce n’est le latin „nobis videntibus“ ? „Bergerac fut 
prins, regnant en France le jeune Charles“ (Regnante Carolo; Carolo rege]). La singularite de 
cette construction consiste donc ä employer, dans une phrase dependante, un participe qui ne 
depend pas du sujet de la proposition principale. Cette construction n’a pas tout-ä-fait cesse 
d’ etre en usage, mais eile est borne ä une petite classe de participes, et on ne peut plus P appli 
quer ä chaque verbe cornme faisait Rabelais. Dumas nous offre plusieurs exemples de cette 
construction: „le cas echeant, je suis homme a retarder mon depart28).

Rabelais a etendu cette construction au participe passe: „Lesquelz occiz, la neuf demoura 
Sans gouverneur“, (quibus occisis). Dans cette phrase l’imitation du latin se manifeste encore 
dans le pronom relatif mis ä la tete de la phrase, pour marquer plus fortement le rapport et la 
connexion avec une phrase qui precede. Meme cette construction est encore en vigueur, quoique 
l’usage en soit en peu restreint. (Mätzner I, 197}. ,, Nous submerges, c’est vous qui serez 
englouti;“ mais dans les phrases de Rabelais il y a en meme temps inversion, le participe etant 
place devant le substantif p. ex.: „Jssu Gargantua de la salle, dist Pantagruel es invitez“ . On 
peut aussi comparer la langue espagnole „lo quäl visto por Don Quijot, le dijo“. Cervantes, 
„atendido el espiritü publico“. comp. Victor Precht span. Grammat. I I ,  155 et 156.

D es n e g a tio n s .

Dans les phrases negatives Rabelais omet ordinairement le mot „pas“, quelque fois „ne“ : 
„ce ne serav hors de propous“ ; „possible n’est pour le present“ ; „car il nestait arbre surterre 
qui eust ny feuille ny fleur.“ „L a nuict nest eile funeste“ ? scais-tu pas bien?“ 111, 26. Dans 
beaucoup d’autres phrases on trouve au contraire „ne“ et „pas“ : „pas ne travailler, point ne 
me soucier.“ B m’etait impossible de trouver la loi ou le principe de cette omission, eile 
semble arbitraire. Ce n’est que longtemps apres Rabelais que 1’emploi de ces mots fut regle. 
Si la negation se rapporte a quelque substantif, ou adjectif, Rabelais emploie le mot „non“ ; 
„non guerre nommee ains sedition“ ; „non tolerable“ 1,29. „nonpouvant“ 111, 18. Au lieu de pas 
Rabelais emploie souvent „mie“ ou (faires-, „ne sommes mie juifs“ 111, 16: „les muts ne parleront 
gaires“. La negation n i . .  ni est souvent rendu par ny ny, quelquefois aussi par ne . .  ne: „ne l’un 
ne l’aultre“ 111, 28, „ne sont bonnes ne mauvaises“ 111, 7 „il n’est le marbre ne le porphyre“. 
La negation est aussi sujette ä l’inversion: pas, poinct, plus sont ordinairement places devant 
non ou ne.: „poinct doncques ne vous mariez“ 111, 9, „plus de moi accompagne ne serez“ 
111, 16. La preposition „ d e “ est ordinairement omise apres la negation: „ il n’est mie si bon 
archer qu'il puisse ferir les grues. 111, 31. „Roi soubs le ciel taut puissant n’est, qui passer se 
puisse d’aultrui“ .

Me voilä au bout de ma täche, sans que je pretende avoir epuise cette matiere si feconde 
et si interessante. On voit pourtant, toutes les anomalies bien considerees, que du temps de 
Rabelais, la langue franęaise n’est pas encore consolidee; que, tant pour son vocabulaire que 
pour la grammaire, eile lutte encore avec les idiomes etrangers, et surtout avec les langues 
classiques, qui exercent une grandę influence sur le franęais vulgaire. Nous remarquons le meme 
manque de preoision dans le domaine de l’orthographe. On lit p. ex. tantöt: „retourna il“ et 
tantöt „retourna-t-il“ , „y ha il“ etc. On trouve: „si on“ et „si Ion“ et dans Marot „son“. 
Les derniers editeurs de Rabelais se sont donne la peine d’eviter toutes ces irregularites, et de 
fixer enfin l’ortographe de Rabelais.

Mais sous quelque point de vue que ce soit, le roman de Rabelais seratoujours interessant, 
et il sera tres-im portant pour qui veut etudier le developpement de la langue franęaise, ou la 
grammaire comparee des langues romanes.

" )  M ä tx n tr  I I ,  3 1 7 .



]

03868

>

.
■

.

' ■

_______________________


