
Premières et secondes leçons de latin
M. Lavarenne





Sommaire
PREMIéRES LEÇONS DE LATIN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê3

AVERTISSEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê3

PREMIéRE LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê3

DEUXIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê8

TROISIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê14

QUATRIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê19

CINQUIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê26

SIXIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê32

SEPTIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê35

HUITIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê41

NEUVIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê46

DIXIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê51

ONZIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê56

DOUZIéME LEÇON. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê57

TREIZIéME LEÇON. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê60

QUINZIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê65

SEIZIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê67

DIX-SEPTIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê67

DIX-HUITIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê69

DIX-NEUVIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê70

VINGTIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê71

VINGT ET UNIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê73

VINGT-DEUXIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê74

VINGT-TROISIéME LEÇON. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê75

VINGT-QUATRIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê76

VERSIONS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê77

TABLE DES MATIéRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê85

CORRIGÉ DES EXERCICES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê87

RECOMMANDATION IMPORTANTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê87

PREMIéRE LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê87

DEUXIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê87

TROISIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê88

QUATRIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê88

CINQUIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê89

SIXIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê90

SEPTIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê90



HUITIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê91

NEUVIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê92

DIXIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê95

ONZIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê98

DOUZIéME LEÇON. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê102

TREIZIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê105

QUATORZIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê109

QUINZIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê112

SEIZIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê115

DIX-SEPTIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê119

DIX-HUITIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê121

DIX-NEUVIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê125

VINGTIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê129

VINGT ET UNIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê133

VINGT-DEUXIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê137

VINGT-TROISIéME LEÇON. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê141

VINGT-QUATRIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê144

SECONDES LEÇONS DE LATIN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê149

PRÉFACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê149

PREMIéRE LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê149

DEUXIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê152

TROISIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê155

QUATRIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê156

CINQUIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê158

SIXIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê160

SEPTIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê162

HUITIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê165

NEUVIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê168

DIXIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê170

ONZIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê172

DOUZIéME LEÇON. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê175

TREIZIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê176

QUATORZIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê179

QUINZIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê182

SEIZIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê184

DIX-SEPTIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê186

DIX-HUITIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê188

DIX-NEUVIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê189

VINGTIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê192



VINGT-ET-UNIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê194

VINGT-DEUXIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê196

VINGT-TROISIéME LEÇON. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê198

VINGT-QUATRIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê201

TABLE DES MATIéRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê203

CORRIGÉ DES EXERCICES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê205

PREMIéRE LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê205

DEUXIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê209

TROISIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê213

QUATRIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê217

CINQUIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê221

SIXIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê226

SEPTIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê228

HUITIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê232

NEUVIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê236

DIXIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê241

ONZIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê245

DOUZIéME LEÇON. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê248

TREIZIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê252

QUATORZIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê256

QUINZIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê259

SEIZIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê264

DIX SEPTIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê268

DIX-HUITIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê271

DIX-NEUVIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê275

VINGTIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê279

VINGT-ET-UNIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê281

VINGT-DEUXIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê285

VINGT-TROISIéME LEÇON. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê287

VINGT-QUATRIéME LEÇON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê289





POUR APPRENDRE SEUL

M. LAVARENNE
Ancien élève de lÕEcole Normale Supérieure

Docteur ès Lettres
Ancien Professeur agrégé au Lycée Condorcet

Professeur à la Faculté des Lettres de Clermont-Ferrand

PREMIéRES ET SECONDES LEÇONS DE LATIN

Ë LÕUSAGE DE TOUS LES DÉBUTANTS
ET SPÉCIALEMENT

DES ADULTES ÉTUDIANT SEULS ET DES ÉCOLIERS EN VACANCES

1



NOTE SUR LA PRÉSENTE ÉDITION

Cette édition de la méthode de Lavarenne a été réalisée par les bénévoles du Cercle latin de la
Nouvelle-France. On trouvera le texte intégral à télécharger gratuitement sur le site cerclelatin.org .

Le Cercle latin accorde la permission de reproduire ce livre à des fins personnelles ou éducatives, en
conservant toutefois la mention de sa provenance accompagnée dÕun hyperlien vers le site
cerclelatin.org  où se trouve lÕédition électronique de cet ouvrage. Le lecteur est prié de signaler
toute coquille ou erreur à lÕadresse suivante: contact@cerclelatin.org  ou dans le forum du site.

TOUTE REPRODUCTION Ë DES FINS COMMERCIALES EST ABSOLUMENT INTERDITE

2



PREMIéRES LEÇONS DE LATIN

AVERTISSEMENT
Je publie aujourdÕhui une nouvelle tranche des leçons par correspondance que jÕai envoyées
naguère, lorsque jÕétais professeur de lycée, à de nombreux élèves.

Destiné à remplacer des leçons orales, le présent ouvrage sÕadresse aux personnes qui sont dans
lÕimpossibilité de suivre les cours dÕun établissement dÕenseignement, en raison, soit de leurs
occupations (fonctionnaires, employés), soit de leur résidence (instituteurs ruraux, écoliers en
vacances, etc.). On y trouvera le ton dÕune conversation, et les nombreuses redites qui sont
indispensables pour faire entrer les notions voulues dans la mémoire de ceux qui étudientÉ

Il nÕy a guère que les adultes qui puissent travailler seuls. Cependant mes leçons ont aussi rendu
service, pendant les vacances, à beaucoup dÕélèves de 6 e et de 5e qui y ont trouvé la possibilité de
faire une révision claire et commode de ce quÕils avaient appris en classe.

JÕespère que ce livre sans prétention recevra du public le même accueil favorable que mes Leçons
pratiques de composition française pour les baccalauréats, brevets et concours, et que mes Leçons
particulières de version latine pour les baccalauréats et licences.

PREMIéRE LEÇON
Plutôt que dÕentamer de longs propos sur les avantages du latin, commençons-en aussitôt lÕétude.
Aussi bien je suppose toujours mes élèves pressés, soit quÕils aient en vue la préparation dÕun
examen plus ou moins prochain (étude utilitaire), soit que, par curiosité plus désintéressée, ils
désirent ne pas être étrangers à la langue universelle, qui, depuis de longues générations, forme une
des bases de la culture intellectuelle dans le monde entier.

Le verbe être  tient une place aussi importante en latin quÕen français. Nous en apprendrons aussitôt
lÕindicatif présent: je suis, tu es, etc.

Sum, es, est, sumus, estis, sunt.

Remarquez que, normalement, on nÕemploie pas le pronom sujet (je, tu, etc.). De même en espagnol
ÇsoyÈ tout seul veut dire je suis. Le latin est donc une langue économiqueÉ

Comment faut-il prononcer? La question est assez peu importante, au fond, car les conversations en
latin sont devenues fort raresÉ Mais enfin, on peut être amené à citer un mot, un proverbe; à un
examen, on vous donne un texte à lire.

En France, on a longtemps prononcé le latin dÕune manière traditionnelle, qui sÕécartait
certainement beaucoup de la prononciation antique. On prononçait toutes les lettres, y compris les e,
sur lesquels on ne met jamais dÕaccent en écrivant, mais qui ne sont cependant jamais muets, et on
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donnait à u le son o quand il est devant un m ou un n final ou suivi dÕune consonne. On prononçait
donc sum, es, etc. comme des mots français qui seraient écrits: Ç somme (e muet), esse, esste, sumusse,
esstiss, sonteÈ.

Eram,  qui veut dire jÕétais, se prononçait érame,

ae se prononçait é.

Enfin, en se prononçait ène à la fin dÕun mot: carmen  (chant) se prononçait: carmène;  et se
prononçait in,  comme dans main,  à lÕintérieur dÕun mot: patientem  se prononçait passyntème.

Il est certain que les Latins ne prononçaient pas de cette manière. Grâce aux ouvrages des
grammairiens de lÕAntiquité, nous savons que u se prononçait ou, comme en allemand, en espagnol,
etc.; c se prononçait k: Cicero = Kikéro; et g, gue: gerere (porter) = guéréré.  On faisait sentir toutes les
lettres: patientem  = pa-ti-ènÕtèm'. Il nÕy avait pas de j, mais des i: Janus = Ianousse; pas de v, seulement
des u: silva = siloua.  La plupart des latinistes ont adopté aujourdÕhui cette Çprononciation restituéeÈ.

Mais cÕest une illusion de croire quÕen prononçant ainsi on restitue au latin son aspect phonétique
véritable. Il y avait en latin autre chose de très important, cÕétait lÕaccent tonique.

En français, quand je prononce ce vers de Racine (Esther):

Une postérité dÕéternelle durée,

(qui a été promise par Dieu à Abraham, comme vous vous le rappelez), je nÕânonne pas (comme font
malheureusement trop dÕélèves dans les classes): u-ne-pos-té-ri-té-dÕé-ter-nel-le-du-rée, en donnant à
toutes les syllabes la même valeur. En disant:

une postérit é d'étern elle dur ée,

jÕaccentue fortement les syllabes imprimées en caractères gras, assez peu les syllabes imprimées en
italiques, très peu les autres, presque pas du tout les e muets.

Si ces différences dÕaccentuation sont peu considérables en français, vous savez quÕen anglais, en
allemand, en espagnol, etc., lÕaccent joue un rôle énorme. Déplacez lÕaccent dÕun mot, on ne
reconnaîtra plus le mot. Je me rappelle quÕau cours dÕun séjour à Londres, je vins à parler théâtre
avec mon hôtesse, et elle me dit son admiration pour Sère Beurne. JÕavouai que je nÕavais jamais
entendu parler de cette actrice. CÕest quÕelle prononçait Sarah Bernhardt  avec lÕaccent anglais. Elle
accentuait les deux premières syllabes, et ÇavalaitÈ les deux dernières.

Les Latins, eux aussi, plaçaient dans chaque mot un accent très net. Seulement ce nÕétait pas, comme
dans nos langues modernes, un accent dÕintensité: la voix nÕappuyait pas plus sur la syllabe
accentuée; cÕétait un accent de hauteur,  cÕest-à-dire quÕon prononçait la syllabe accentuée sur une
note plus élevée. Il paraît que certains peuples du nord de lÕEurope possèdent encore, de nos jours,
un accent de ce genre. En tout cas, il nous est à peu près impossible, à nous Français, de le repro!
duire. DÕautre part, la place de lÕaccent varie selon la longueur, ou, comme on dit, la quantité  de
lÕavant-dernière syllabe ou pénultième  des mots: si cette avant-dernière syllabe est longue (comme
par exemple a dans le mot français pâte), elle porte lÕaccent: patiéntem;  si elle est brève (comme par
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exemple dans patte ), lÕaccent recule sur lÕavant-avant-dernière syllabe (ou: antépénultième ): Cicero.
En pratique il est souvent impossible à un débutant, et même difficile à la plupart des étudiants, de
connaître la quantité des syllabes latines, par conséquent de placer correctement lÕaccent. On
renonce donc généralement à le faire sentir, et on se borne à adopter la prononciation dite
ÇrestituéeÈ. La prononciation ÇtraditionnelleÈ est encore employée par beaucoup de personnes dÕun
certain âge. La lutte a été longtemps chaude entre les partisans de ces deux prononciations. Il est
certain que la ÇrestituéeÈ est plus exacte, plus savante. Mais la ÇtraditionnelleÈ offrait un gros
avantage, cÕest de nous faire plus facilement découvrir la parenté entre les mots français et les mots
latins dont ils viennent. Nous reconnaissons facilement abondance  dans abundantia,  prononcé
abondansia;  beaucoup moins facilement dans abounndannthia,  prononciation restituée. Or, un des
gros avantages de lÕétude du latin est justement de nous faire mieux comprendre le sens des mots
français en nous faisant remonter à leurs origines, neuf mots français sur dix venant du latin,
comme vous le savez. Quoi quÕil en soit, puisque lÕUniversité a finalement adopté la prononciation
ÇrestituéeÈ, conformons-nous à sa décision.

Revenons-en à nos moutons, cÕest-à-dire au verbe être. Apprenez bien ce premier temps, et
remarquez bien sa ressemblance avec le français. La deuxième et la troisième personnes du
singulier: tu es, il est, sont identiques. Sunt ressemble à sont  comme un frère. Et les trois autres
formes ne sont pas non plus bien éloignées des françaises.

Comme vous nÕêtes pas encore fatigué par ce premier effort de mémoire, apprenons encore le passé
de ce verbe être:

Fui, fuisti, fuit, fuimus, fuistis, fuerunt  (ou fuere ).

La ressemblance avec je fus, tu fus,  etc., est également apparente. Je ne reviens pas sur lÕabsence du
sujet: jÕai déjà dit quÕelle était constante. On nÕexprime le pronom sujet que lorsquÕon veut insister
sur lÕidée que cÕest lui, et non un autre, qui agit; ou encore, par exemple, pour opposer les actions de
deux personnes: Ego sum bonus, tu es malus.  Vous comprenez, sans avoir besoin du dictionnaire, que
cela veut dire: ÇMoi, je suis bon, mais toi, tu es méchantÈ. Notez en passant que tu  est le même
pronom quÕen français. Quant à ego, qui signifie moi, je,  vous le retrouvez dans le vilain mot égoïste,
celui qui ne pense quÕà son petit moi.  Ces tristes individus ne manquent malheureusement pas, par
le temps qui court.

Après cette pénible constatation, qui nÕa dÕailleurs rien à voir avec le latin, je reviens à mon passé:
fui,  etc.

DÕabord, je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Tandis quÕen français nous avons: 1¡ un passé
simple ( je fus); 2¡ un passé composé ( jÕai été); 3¡ un passé antérieur ( jÕeus été), le latin ne possède
quÕun seul temps pour traduire ces trois formes. Ce sera autant de moins à apprendre: il en restera
toujours assezÉ

Ce passé latin est généralement appelé par les grammairiens le parfait.  Comparez les mots français:
imparfait, plus-que-parfait.

En regardant ce parfait,  donc, vous avez certainement été frappé dÕy retrouver des terminaisons que
vous aviez déjà vues au présent:
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mus  à la première personne du pluriel (nous écrirons désormais 1 re pl. Ce sera autant dÕéconomie.
Aussi bien la presse nous apprend de plus en plus à employer les abréviations, depuis le B.C.G.
jusquÕà lÕO.N.U. (1).

(1) Bacille de Calmette et Guérin, Organisation des Nations-Unies.

Ce mus a donné en français mes: nous sommes, nous fûmes.

tis  à la 2e pl.: estis, fuistis.  En français, nous avons de même vous ê tes, vous fû tes.

nt  à la 3e pl.: sunt, fuerunt.  Comparez le français: so nt,  fure nt.

Nota. Ñ Si vous nÕy voyez pas dÕinconvénient, jÕemploierai encore, désormais, une autre abréviation.
Pour: comparez,  jÕécrirai: Cf., abrégé de confer,  traduction de comparez,  en latin. Cette abréviation est
très employée, notamment dans les annotations de livres classiques français et étrangers. Puisque
nous faisons du latin, cÕest la moindre des choses que nous profitions dÕune abréviation aussi
commode.

t  se retrouve à la 3 e sing.: est  et fui t;  fr.: es t, fu t.

Cependant, si quelques terminaisons sont identiques au présent et au parfait, elles ne le sont pas
toutes. Nous avons sum  et fui , es et fuisti . CÕest donc que tous les temps nÕont pas exactement les
mêmes terminaisons. Cf. en français: jÕaim e et jÕaimai, nous aim ons et nous aim âmes.

Le présent sum  est très irrégulier: cÕest la même chose dans toutes les langues.

Mais le parfait fui  se conjugue absolument comme tous  les parfaits sans exception.  Ainsi donc, dès
maintenant vous savez conjuguer le parfait de nÕimporte quel verbe latin: cÕest une affaireÉ, comme
on dit quelquefois.

Mais pour ne pas vous tromper, notez bien dans votre verbe quel est le radical et quelle est la
terminaison. Ainsi, dans fui , votre radical est fu , et la terminaison i . A toutes les personnes vous
retrouvez le radical fu, et le reste appartient à la terminaison. Autrement dit, vos terminaisons, au
parfait, sont: i, isti, it, imus, istis, erunt  (ou, beaucoup plus rarement, ere ).

Si vous voulez conjuguer le parfait amavi  (jÕai aimé), vous prenez le radical amav  (sans l' i ), et vous y
ajoutez les terminaisons vues: i, isti, it , etc.

JÕai aimé amavi

Tu as aimé amavisti

Il a aimé amavit

Nous avons aimé amavimus

Vous avez aimé amavistis

Ils ont aimé amaverunt  (ou amavere ).

CÕest le moment de noter que le parfait dÕun verbe vous est toujours donné par le dictionnaire. Il sert
en effet à former dÕautres temps: plus-que-parfait, futur antérieur, etc. CÕest donc un temps primitif,
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comme on dit, et il est assez souvent différent du présent. Vous lÕavez vu du reste dans fui,  qui ne
ressemble guère à sum.

Nous allons bientôt nous arrêter, car pour une première leçon je ne veux pas vous donner de
méningiteÉ Mais je veux encore enrichir vos connaissances sur un point.

Le verbe être a en latin plusieurs composés, cÕest-à-dire des verbes qui sont formés tout simplement
dÕun préfixe,  auquel sÕajoute ce verbe. Par exemple:

adsum, adesÉ je suis présent.

absum, abesÉ je suis absent. Au parfait, on a afui , le b étant
tombé.

desum, deesÉ je manque, je fais  dé faut.

ob sum, ob esÉ je nuis, je fais  ob stacle.

Je souligne exprès les préfixes des mots français dont je me sers pour traduire, toujours pour vous
faire ressortir les rapports entre le latin et le français, et par là même pour vous faciliter la mémoire
du latin.

Donc, pour traduire, par exemple: il fait obstacle:  ob est; tu es absent: abes, etc.

En voilà assez pour aujourdÕhui. Je pense que vous avez tout compris, et tout retenu. Pour vous en
assurer vous-même, je vous invite à faire quelques exercices. Naturellement, faites-les de mémoire,
je veux dire sans vous reporter au texte de la leçon. Si toutefois vous constatez, au moment dÕécrire,
que vous ne vous rappelez plus, alors cÕest que vous nÕavez pas encore suffisamment la leçon dans la
tête; revoyez-la. En tout cas, ne regardez le corrigé  du devoir qu' après avoir fait le devoir. CÕest
seulement en opérant ainsi que vous tirerez de ces leçons le maximum de profit.

EXERCICES

Etant donnés les verbes étudiés dans la leçon, et les verbes suivants:

delevi jÕai détruit,

legi jÕai lu,

audivi jÕai entendu,

scripsi jÕai écrit,

1¡ Traduire en français:

Amaverunt. Deestis. Obsunt. Fuistis. Legisti. Audivere. Adest. Scripsit. Delevimus. Legistis. Scripserunt.
Afuit. Delevit. Legere. Obfuit. Amavisti. Adfuistis. Abest. Dees.

2¡ Traduire en latin:

JÕai été présent. Tu as détruit. Ils ont lu. Vous faites obstacle. Il a écouté. Nous fûmes absents. Tu as
écrit. Nous avons aimé. JÕai manqué. Il écrivit. Toi, tu as écrit, moi, jÕai lu. Je suis. Vous avez détruit.
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Vous manquez. Ils ont fait obstacle. Il est présent. Ils ont entendu. Nous manquons. Vous avez été
absents.

DEUXIéME LEÇON
AujourdÕhui, nous allons entamer lÕétude des noms, et, par la même occasion, des pronoms , qui ne
sont autre chose que les remplaçants des noms, et des adjectifs , qui sont les fidèles compagnons des
noms, et sÕaccordent toujours avec eux, Ñ ce qui nÕest pas toujours le cas entre compagnons.

En français, une règle générale, qui souffre très peu dÕexceptions, veut que la terminaison dÕun nom,
pronom, ou adjectif, ne soit pas la même au singulier et au pluriel. Homme  fait au pluriel hommes.
Elle fait elles, animal,  anima ux .

DÕautre part, le féminin diffère du masculin: âne, ânesse; beau, belle ; cordial,  cordial e.

Il en est de même en latin. La terminaison dÕun nom nÕest pas la même au singulier quÕau pluriel.
Une rose se dit rosa . Des roses, rosae  (prononcez rosé, si vous adoptez la prononciation
ÇtraditionnelleÈ; rosa-é, si vous adoptez la ÇrestituéeÈ). La terminaison dÕun adjectif varie selon le
genre: bon se dit bonus , bonne, bona .

JusquÕici, rien de nouveau. Mais rassemblez toute votre attention pour bien comprendre la suite.

En latin, les noms (pronoms, adjectifs) changent aussi leur terminaison selon leur fonction dans la
phrase.

Je vous rappelle quÕun nom peut être sujet  dÕun verbe, ou complément direct, indirect, circonstanciel,
etc. CÕest cela quÕon appelle sa fonction , ou son rôle .

Donc, si, pour donner à un mot sa forme correcte, il faut savoir exactement quelle est sa fonction,
une étude préliminaire sÕimpose: celle de l' analyse grammaticale .

Je ne me fais pas dÕillusion sur le peu dÕenthousiasme que vous pouvez ressentir pour cette étude. On
garde généralement, des analyses faites en classe, un souvenir peu drôlatique. Ne vous attristez pas
trop dÕavance, cependant. Il ne sÕagit plus de répéter indéfiniment: ÇNom commun, masculin
singulierÈÉ Nous nÕavons à nous préoccuper que de la fonction,  et cela devient, non plus une
question de mémoire,  mais une question dÕintelligence, ce qui est tout de même un peu plus
intéressant.

Comment reconnaît-on le rôle  joué par un nom dans une phrase, ou, pour parler plus exactement,
dans une proposition ?

1¡ Le sujet est lÕêtre (personne ou chose) qui est dans lÕétat ou qui fait lÕaction exprimée par le verbe.
Pierre  chante. Paul  est couché. Jean devient sérieux.

Cela est tellement simple quÕil nÕy a pas lieu dÕinsister. Il y a cependant des élèves qui trouvent
moyen de se tromper, lorsque le sujet, au lieu de précéder le verbe, le suit, ce qui est parfois le cas:
Que dit -il ? Ñ Halte, sÕécria la sentinelle . Mais un peu de bon sens suffit pour éviter cette erreur.
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2¡ Le complément dÕobjet  est lÕêtre (personne ou chose) qui est lÕobjet de lÕaction faite par le sujet: Je
regarde ma  montre . Je veille à ma santé . La nuit succède au  jour .

Si lÕon nÕa pas besoin dÕintercaler une préposition entre le verbe et le complément dÕobjet, on dit
quÕon a affaire à un complément dÕobjet direct : Je regarde ma montre . Pierre mange sa  soupe .
JÕapprends le latin .

Si, au contraire, on est obligé, pour parler correctement, dÕintercaler une préposition (généralement
à) entre le verbe et le complément dÕobjet, on dit quÕon a un complément dÕobjet indirect : Je veille à
ma  santé . La nuit succède au  jour .

Ainsi, en exprimant exactement la même pensée, on peut, selon le verbe que lÕon emploie, avoir soit
un complément direct,  soit un complément indirect.  Par exemple: la nuit succède au jour  (indirect). La
nuit remplace le jour  (direct). Je veille à ma santé (indirect). Je surveille ma santé  (direct).

Les verbes qui sÕemploient avec un complément direct  sont appelés verbes transitifs . Ceux qui
sÕemploient avec un complément indirect  sont appelés verbes intransitifs .

On dit souvent actif  dans le sens de transitif,  et neutre  dans le sens de intransitif.

3¡ La personne ou la chose en faveur de qui on agit,  par exemple à qui on donne  quelque chose, pour
qui on fait  un acte, est un complément  dÕattribution : Je donne un livre à  Pierre . JÕétudie pour moi-
même .

Il est à noter que les frontières entre le complément dÕobjet indirect  et le complément dÕattribution
sont assez flottantes. Dans: Je parle à ma mère, mère  semble répondre aussi bien à la définition du
complément dÕobjet indirect  (jÕentretiens ma mère), quÕà celle du complément dÕattribution  (jÕarticule
des paroles en faveur de  ma mère).

Il ne faut pas sÕétonner de ces limites imprécises. La langue est une chose vivante.  Or il y a toujours
dans la vie quelque chose qui échappe à une analyse absolue, à une classification mathématique.
Entre la santé proprement dite et la maladie proprement dite, combien dÕétats douteux! Entre
lÕintelligence vive et la sottise avérée, que de degrés insaisissables! CÕest constamment que lÕon
éprouve des difficultés à cataloguer les êtres vivants, les sentiments humains, etc.

Mais nous voilà en pleines réflexions philosophiques à propos dÕanalyse grammaticaleÉ Cela prouve
bien que Çtout est dans toutÈÉ

Retenons seulement que lÕon peut parfois hésiter entre lÕappellation de complément indirect  et de
complément dÕattribution.  Et le nom choisi importe peu, sÕil correspond à une compréhension
intelligente de la pensée. Dans la phrase: Il crie à tue-tête,  il serait inepte dÕappeler complément
indirect  ou complément dÕattribution  Çà tue-têteÈ, qui indique tout bonnement la manière  de crier.
Mais dans Je crie à mon frère,  il nÕy a rien dÕabsurde à appeler frère  soit complément lÕobjet indirect,
soit complément dÕattribution.

4¡ Tous les compléments qui indiquent une circonstance  de lÕaction: temps, lieu, manière, cause, etc.,
etc., sÕappellent compléments circonstanciels . Ils nÕoffrent aucune difficulté à reconnaître.
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Je vins le soir à Paris pour une visite. Par le train, jÕarrivai en trois heures avec facilité.

Soir  est complément circonstanciel de temps . Paris,  c. c. de lieu . Visite,  c. c. de but . Train,  c. c. de
manière  (ou dÕinstrument ). Trois heures,  c. c. de temps . Facilité,  c. c. de manière .

5¡ Tous les compléments ne se rapportent pas au verbe. Un nom  peut avoir un complément: le livre
de Pierre. Pierre  est complément de nom . On dit aussi: complément  déterminatif .

6¡ Une remarque encore, et ce sera tout. Il ne faut pas confondre avec un complément direct
lÕattribut , qui marque, non pas un être qui subit lÕaction du sujet, mais une manière dÕêtre du sujet.
Ainsi: Ce livre est utile . Notre situation semble  bonne . Il arrive  fatigué. Aristide mourut  pauvre . Le
lion est appelé le  roi  des animaux.

Tous les mots en caractères gras  sont des attributs .

JÕinsiste beaucoup sur cette question de lÕanalyse des fonctions, parce que là est vraiment la clé de la
compréhension du latin.

Puisque les noms changent de terminaison selon leur fonction, il est impossible dÕécrire
correctement en latin si lÕon nÕest pas capable de reconnaître les fonctions remplies par ces mots
dans la phrase française.

Inversement, si lÕon ne sait pas à quelles fonctions correspondent les terminaisons des mots latins, il
est impossible de comprendre leur sens exact dans une phrase latine.

Ainsi, ne craignons pas de répéter que la seule méthode pour apprendre rapidement le latin, cÕest
dÕavoir avant tout des notions très nettes d' analyse grammaticale .

Sans doute, à force de traduire du latin au petit bonheur, on finit par sÕaccoutumer aux mots, aux
tournures, et on arrive à comprendreÉ, tant bien que malÉ CÕest le cas de pas mal dÕélèves au bout
de cinq à six ans dÕétudes au lycée. Mais est-ce là une méthode? Non. CÕest une étude livrée au
hasard, à la fantaisie. CÕest le système du Français qui part en Angleterre sans savoir un mot
dÕanglais, et qui Çse débrouilleÈ comme il peut, à force de tempsÉ et parce quÕil ne fait que cela. Mais
nous nÕavons pas le tempsÉ ni le moyenÉ dÕemployer ce système en latin. Et puis, si lÕon considère
lÕétude du latin comme essentiellement éducative, cÕest justement parce quÕelle doit apprendre à
distinguer,  à voir clair,  à se rendre un compte net des valeurs de chaque mot.

NÕhésitons donc pas, en résumé, à nous remettre un moment à lÕanalyse grammaticale.

1¡ La forme à laquelle se met un nom (pronom ou adjectif) sujet  sÕappelle le nominatif . CÕest la
forme sous laquelle on nomme  couramment ledit nom. Ainsi la rose  se dit en latin rosa . Rosa est un
nominatif.

Vous remarquez que, de même que le latin nÕexprime pas le pronom sujet  devant un verbe, il
nÕemploie pas dÕarticle, ni défini  (le, la, les) ni indéfini  (un, une, des), devant un nom. Rosa peut donc
signifier, à lui tout seul, la  rose ou une  rose.
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Si le sujet a un attribut , lÕattribut prend évidemment la même forme; on dit: le même cas. Dans: La
rose est belle, rose et belle seront tous deux au nominatif. Rosa est pulchra.  (Prononcez pulcra, ch  se
prononce toujours comme c tout seul.)

2¡ La forme que lÕon donne à un nom lorsquÕil est complément direct  sÕappelle l'accusatif .
LÕaccusatif de rosa  est rosam .

JÕai aimé une rose: amavi rosam.

3¡ Le complément indirect  et le complément dÕattribution , dont nous avons signalé la similitude,
prennent la forme appelée datif . On dit couramment: se mettent au  datif. Le datif de rosa  est rosae .
JÕai donné de lÕeau à la rose: dedi aquam rosae.

Dedi, parfait, forme déjà connue.

Aquam,  complément direct, accusatif de aqua  (cf. français aquatique, aquarium,  etc.). Rosae,
complément dÕattribution, datif.

Le mot datif  est dérivé du verbe qui signifie donner.  CÕest le cas où on met la personne à qui lÕon
donne quelque chose.

4¡ Les compléments circonstanciels  se mettent à l' ablatif .

LÕablatif de rosa  est rosa .

La fourmi est dans la rose: formica est in rosa.

Formica,  sujet, est au nominatif.

In  signifie dans, comme en anglais, en allemand, etc.

Rosa, complément circonstanciel de lieu, est à lÕablatif.

5¡ Le complément du nom (complément déterminatif)  se met au génitif . Le génitif de rosa  est
rosae  (même forme que le datif).

La couleur de la rose: color rosae.

6¡ Enfin, quand on adresse la parole à quelquÕun ou à quelque chose, on adopte une forme dite
vocatif  (cf. en français invoquer, invocation,  etc.), qui dÕailleurs est presque toujours semblable au
nominatif.

Le vocatif de rosa  est rosa .

O rose, tu es belle: rosa, es pulchra.

Réciter de suite les six cas auxquels peut se mettre un nom sÕappelle décliner  ce nom. Pour des
raisons que nous expliquerons plus tard, nous adopterons, pour décliner les noms, lÕordre suivant:

Nominatif, vocatif, accusatif, génitif, datif, ablatif.
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La déclinaison de rosa  est donc:

1¡ Singulier 2¡ Pluriel

Nominatif Rosa Rosae

Vocatif Rosa Rosae

Accusatif Rosam Rosas

Génitif Rosae Rosarum

Datif Rosae Rosis

Ablatif Rosa Rosis

Nom., voc., abl.  se ressemblent au singulier.

Gén. et dat.  aussi.

Dat.  et abl. se ressemblent au pluriel.

Le nom. pl.  est semblable au gén. sing.

Lorsque vous cherchez dans le dictionnaire la traduction dÕun nom latin, vous trouvez toujours le
nominatif  et le génitif sing.  Les noms qui ont le nom. en a et le gén. en ae sont dits noms de la
première déclinaison .

Beaucoup dÕadjectifs féminins se déclinent de la même manière. Il faut bien se rappeler quÕen latin
lÕadjectif sÕaccorde avec le nom auquel il se rapporte en genre et en nombre,  comme en français, et
aussi en cas.

De la première déclinaison, par exemple, sont les noms: Rosa, la rose, Aqua, lÕeau, que nous avons
déjà vus; Terra,  la terre, Herba,  lÕherbe, Stella, lÕétoile (cf. constellation), Ira,  la colère (cf. irascible),
Silva, la forêt (cf. silvestre ). Tous ces mots sont du féminin. Mais il y a aussi des mots de la première
déclinaison qui sont du masculin. Tels: advena, lÕétranger, Agricola,  le laboureur, Incola,  lÕhabitant,
Nauta,  le matelot.

Comme adjectifs féminins, notons: bona, bonne, pulchra,  belle, déjà vus tous deux, magna,  grande
(cf. magna nime).

Je vous conseille beaucoup dÕapprendre tous les exemples que vous rencontrez au cours des leçons.
Il est très précieux de connaître le sens de beaucoup de mots. Certaines personnes, qui prétendent
savoir le latin, nÕarrivent pas à lire un texte sans être obligées de consulter à tout moment le
dictionnaire. Ce nÕest pas savoir une langue que dÕen connaître la grammaire, mais dÕen ignorer le
vocabulaire.

Nous nous arrêterons ici pour les noms qui, aujourdÕhui, nous ont demandé beaucoup
dÕexplications. Mais vous pouvez, sans vous fatiguer, apprendre encore deux temps du verbe être:

1¡ L' imparfait de lÕindicatif:
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eram, eras, erat, eramus, eratis, erant.

Ce temps vous offre un bon exemple des terminaisons (on dit aussi désinences) régulières de toutes
les personnes:

m; s; t; mus; tis; nt . On ne les trouve pas absolument à tous  les temps. Preuve: fui, fuisti.  Mais ce sont
les désinences de presque tous  les temps des verbes actifs.

2¡ Le futur de lÕindicatif:

ero, eris, erit, erimus, eritis, erunt.

Notez bien la 1 re et la 3e pl. ero, erunt , en o et u , tandis que toutes les autres sont en i .

Voilà une leçon bien remplie. Vos exercices diront si elle a été aussi bien comprise.

EXERCICES

1¡ Décliner  au singulier et au pluriel:

Magna silva,  la grande forêt.

Nota.  Ñ Il est inutile dÕessayer de donner une traduction française de chaque cas. Donnez
simplement le mot latin.

2¡ Dites la fonction  de chacun des mots en italiques dans le texte suivant, et le cas auquel vous le
mettriez en latin.

Exemple: compatriote, c. dét. de expérience, génitif.

Je vous lÕavoue, plus jÕy réfléchis, plus je trouve que toute la philosophie se résume dans la bonne
humeur. Croyez-en lÕexpérience dÕun compatriote  qui vous a quittés jeune, et qui vous revient vieux,
après avoir vu des mondes assez divers.  Je ne vous enseignerai pas lÕart de faire fortune, ni, comme
on dit vulgairement, lÕart de faire son chemin; cette spécialité -là mÕest assez étrangère.

Mais, touchant au terme de ma vie, je peux vous dire un mot dÕun art où jÕai pleinement réussi, cÕest
lÕart dÕêtre heureux. Eh bien! pour cela, les recettes ne sont pas nombreuses;  il nÕy en a quÕune, à vrai
dire: cÕest de ne pas chercher le bonheur, cÕest de poursuivre un objet  désintéressé, la science, lÕart, le
bien de nos semblables, le service de la patrie.  A part un très petit nombre dÕêtres, quÕil sera possible
de diminuer indéfiniment, il nÕy a pas de déshérité du bonheur: notre bonheur, sauf de rares
exceptions,  est entre nos mains.

Voilà le résultat de mon expérience. Je vous la livre pour ce quÕelle vaut. JÕai toujours eu le goût  de la
vie, jÕen verrai la fin sans tristesse,  car je lÕai pleinement goûtée. Et je mourrai en félicitant les jeunes,
car la vie est devant eux, et la vie est une chose excellente.

Ernest Renan.
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TROISIéME LEÇON
Notre premier soin va être dÕappliquer les notions que nous avons acquises au cours des deux
premières leçons. Si la question de lÕemploi des cas en latin est restée encore un peu imprécise dans
votre esprit, elle va sÕéclairer par un exemple, beaucoup mieux que par de nouvelles explications
théoriques.

Premier exemple: thème  (traduction du français en latin ).

ÇUne blanche colombe était sur la rive de la Seine. Elle aperçut dans lÕeau une petite fourmi presque
morte. ÇO colombe, sÕécria lÕinsecte, aide-moi.È La bonne colombe sauva la fourmi.È

Je nÕai pas besoin de vous avertir que cette imitation peu élégante de la jolie fable de La Fontaine ÇLa
colombe et la fourmiÈ nÕa aucune prétention littéraire. Il sÕagit simplement de vous fournir un texte
facile à traduire, ne renfermant que des mots et des expressions adaptés à vos connaissances bien
rudimentaires encore. Nous essaierons de trouver plus tard des thèmes plus intéressants. Encore
notre texte, pour primitif quÕil soit, a-t-il un sens: cÕest déjà un progrès sur les phrases quÕon pouvait
déguster, dit-on, dans certains exercices dÕanglais il y a cinquante ans: ÇLe chapeau de ma tante est
plus petit que la barque du matelot, mais la maison du général est peinte en vertÈÉ et autres de la
même saveur.

Si nous examinons les uns après les autres les mots de la première phrase, nous faisons les
remarques suivantes:

Une : cÕest un article indéfini  (un, une, des). Le latin nÕen possède pas. Nous nÕavons pas à le traduire.

Notons en passant que un, une, ne sont pas toujours articles indéfinis.  Ils peuvent être aussi adjectifs
numéraux.  Ainsi quand je dis: ÇDans tout mon jardin, il nÕy a aujourdÕhui qu' une roseÈ, jÕinsiste sur le
nombre; une est adj. numéral.  Nous pouvons nous rendre compte par là, une fois de plus, que
lÕanalyse des mots  nÕest au fond que lÕanalyse des idées. Considérée ainsi, lÕanalyse grammaticale
nÕest pas si insipide quÕelle paraît au premier abord; cÕest un exercice dÕintelligence, de
discernement.

Blanche  est un adjectif:  il sÕaccordera avec le nom auquel il se rapporte, savoir: colombe.

Colombe  est le sujet  de était;  ce nom se mettra donc au nominatif.  JÕouvre mon dictionnaire au mot
colombe, et jÕy lis: columba, ae, f.  Cela signifie: ce mot est féminin  (f.); il appartient à la 1re déclinaison,
car son nominatif  est en a et son génitif  en ae (columba, columbae ). Je ne suis donc pas embarassé
pour traduire colombe  par le nominatif  columba , et lÕadjectif blanche: alba, ae  (cÕest-à-dire, encore
une fois, alba  au nominatif, albae au génitif), sÕaccordera avec le nom sing. columba:  nous aurons
par conséquent le nominatif alba . Alba columba.

Je nÕinsisterai pas sur le verbe était:  erat . Il nÕy a pas là de difficulté. Plus tard, les verbes nous
embarrasseront souvent plus que les noms, mais ce nÕest pas le cas aujourdÕhui.

Sur . Le dictionnaire mÕindique: in . Nous avions déjà vu ce mot, dans le sens de dans, quÕil a aussi.
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La , article défini,  ne se traduit pas plus que une, article indéfini.

Rive  est un complément circonstanciel de lieu.  II doit donc se mettre, normalement, à l' ablatif. Rive  se
dit ripa, ae, f. Sur la rive: in ripa.

De la Seine . Seine est le complément du nom  rive (ou: complément déterminatif  de rive). On mettra le
mot latin ( Sequana, ae) au génitif,  qui est Sequanae .

Ma phrase complète sera: Ç Alba columba erat in ripa Sequanae È.

Je continue. Elle aperçut . Nous avons vu que le pronom sujet ne se traduit pas en latin. Le parfait  du
verbe apercevoir, jÕai aperçu, ou jÕaperçus, est adspexi. Elle, 3e pers. sing.: adspexit .

Dans . Nous le connaissons: in .

LÕeau, complém. circ. de lieu,  est à l'ablatif. Aqua, aquae, f.  Ablatif: aqua . L'  ne se traduit pas.

Une petite fourmi . Une, article indéfini, ne se traduit pas. Petite, adjectif, sÕaccordera avec fourmi,  en
nombre, genre,  cas. Fourmi  est le complément dÕobjet direct de aperçut,  nous emploierons donc
l'accusatif  du mot. Fourmi = formica, ae, f.  Accusatif: formicam . Par suite petite,  qui se dit parva, ae,
sera à l' lÕaccusatif parvam .

Presque  est un adverbe  qui modifie morte.  Les adverbes sont des mots invariables, comme en
français. Presque = prope . Beaucoup dÕadverbes se terminent en e.

Morte  est un participe passé,  cÕest-à-dire en somme un adjectif, qui se rapporte aussi à formicam  et
se mettra au même cas, lÕaccusatif. Mortua, ae.  Accus.: mortuam .

Adspexit in aqua parvam formicam prope mortuam.

O colombe:  Interpellation, invocation, qui se met au vocatif:  O columba .

SÕécria lÕinsecte. Attention ici! Le verbe sÕécrier, qui est pronominal en français, se traduit en latin
par un verbe simple. Cela ne doit pas vous étonner, si vous considérez que sÕécrier (en deux mots),
ou crier  (en un seul) ont au fond le même sens. Aussi trouverons-nous souvent des verbes
pronominaux français traduits par des verbes non  pronominaux en latin.

Je mÕécriai, ou: je me suis écrié (car nous savons quÕen latin il nÕy a quÕun seul temps, le parfait, pour
traduire le passé simple, le passé composé et le passé antérieur français), se dit: clamavi.  Vous
trouvez clamavi  dans le psaume si connu: De profundis clamavi ad te, Domine.  (ÇDes profondeurs de
lÕabîme jÕai crié vers toi, SeigneurÈ.) Ici nous avons la 3 e sing.: clamavit .

Quelle est la fonction de lÕinsecte? Qui est-ce qui a crié? CÕest lÕinsecte. CÕest donc le sujet  du verbe,
bien quÕil soit placé après le verbe. JÕai déjà signalé que cela arrivait souvent, et quÕil fallait bien se
garder de prendre ce sujet  pour un complément direct,  ce qui est une faute fréquente. Insecte sera
donc au nomin. L'  ne se traduit pas. Bestiola .

Aide-moi.  Comme nous nÕavons pas encore étudié lÕimpératif, ni les pronoms, je suis obligé de vous
donner telle quelle la traduction de ces deux mots: adjuva me . Vous remarquez en passant que me
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(prononcez bien mé) ressemble comme deux gouttes dÕeau au français me, complément direct, par
exemple dans: ÇIl me regardeÈ.

Après ce début, vous nÕaurez aucun mal à traduire:

La bonne colombe , sujet  de sauva, nom.:  bona columba .

Sauva , parfait, JÕai sauvé se dit servavi.  3e pers.: servavit .

La fourmi , compl. dir. de sauva, accus.: formicam .

Récapitulons: O columba, clamavit bestiola, adjuva me. Bona columba servavit formicam .

Comme je vous demanderai, en fait dÕexercice, Je traduire la fin du récit, il vous sera facile de vous
rendre compte si vous avez compris la méthode. Je ne vois dÕailleurs rien là qui puisse être au-dessus
de vos forces.

Après cette application de ÇvieillesÈ connaissances, si je puis dire, apprenons du nouveau.

La deuxième déclinaison se compose de noms et dÕadjectifs dont le génitif  est en i . Notez bien une
fois de plus que cÕest le génitif qui permet de reconnaître les déclinaisons. Le modèle donné, de toute
antiquité, pour cette deuxième déclinaison, cÕest le mot dominus , Çle seigneurÈ. Apprenez-en la
déclinaison:

Singulier Pluriel

Nominatif Dominus Domini

Vocatif Domine Domini

Accusatif Dominum Dominos

Génitif Domini Dominorum

Datif Domino Dominis

Ablatif Domino Dominis

Il y a bien du rapport entre la 1 re et la 2e déclinaisons, surtout au pluriel. Le datif et lÕablatif sont tous
deux en is , comme dans rosis.  LÕaccusatif est en s: dominos, rosas.  Le génitif est en rum : dominorum,
rosarum.  A lÕaccus. et au gén., seule la voyelle diffère: a dans la 1 re, o dans la 2 e.

Le nominatif pluriel est identique au génitif singulier: domini, rosae.

LÕaccusatif singulier est en m  dans les deux déclinaisons: rosam, dominum.

Notez que le datif et lÕablatif sing. sont identiques dans domino,  tandis que nous avons datif rosae,
ablatif rosa.

Enfin, remarquez que le vocatif de dominus  est domine.  CÕest la seule déclinaison où le vocatif nÕest
pas semblable au nominatif. Vous vous rappellerez dÕautant mieux cette forme Domine,  que la
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liturgie en est remplie: De profundis clamavi ad te, Domine; Domine exaudi orationem meam
(ÇSeigneur, écoute ma prièreÈ); etc.

Vous trouvez peut-être que je vous cite bien souvent la liturgie. Vous allez me traiter de ÇcléricalÈ et,
si vos opinions sont anticléricales, et que vous aimiez les vocables énergiques, de ÇcalotinÈ. Veuille
bien croire que mes citations liturgiques, quelles que soient dÕailleurs mes opinions sur la religion,
opinions quÕil ne vous intéresse probablement pas de connaître, sont faites en dehors de tout esprit
clérical. Je prends assez souvent en effet mes exemples dans la liturgie, parce que cÕest le seul latin
que tout le monde ait lÕoccasion dÕentendre ou de lire à chaque instant. Même les athées assistent,
par politesse, aux offices de mariage et dÕenterrement. Je sais bien quÕil existe encore quelques
personnes qui se croiraient déshonorées si elles mettaient le pied dans une église, même pour une
des cérémoniés dont je viens de parler. Mais leur nombre est heureusement des plus restreints. Je
me permets de dire ÇheureusementÈ, car il y a là une étroitesse dÕesprit bien singulière. Ne refusons
pas dÕaccompagner nos amis à lÕéglise, au temple, à la synagogue, à la mosquée. Et quelle que soit
leur religion et la nôtre, inclinons-nous avec respect devant lÕhommage quÕils rendent à leur façon
au mystère que nous environne, et devant leur espoir en une justice suprême, espoir peut-être vain,
mais qui, en tout cas, leur donne plus de force et de sérénité pour traverser le dur désert de la vie.

Mais nous voilà encore loin du latinÉ Je me suis laissé entraîner à des considérations morales, parce
que jÕavais cité un passage du De ProfundisÉ Je vous en citerai sans doute dÕautres encore, au cours
de mes leçons, et je mÕen excuse dÕavance; jÕaime beaucoup la musique liturgique, et, tout sentiment
religieux à part, encore une fois, je considère lÕOffice des Morts, en particulier, comme un des plus
magnifiques poèmes lyriques qui aient jamais été écrits.

DÕailleurs, rassurez-vous. Je ne mÕen tiendrai pas au latin dÕéglise, loin de là. Car cette langue, qui
date du temps de la décadence de lÕEmpire Romain, quand ce nÕest pas du Moyen-Age, est une langue
corrompue déjà par les nouveautés barbares. Nous aurons plus souvent recours à Cicéron et à César,
qui parlaient si purement, si ÇclassiquementÈ. Mais pour commencer, je ne puis mÕadresser quÕà ce
que vous pouvez connaître un peu: le latin de la messe. Il est vrai que, depuis le Concile Vatican II,
beaucoup de prières sont maintenant récitées en français. Néanmoins une partie des offices reste
dite en latin, et les missels continuent à renfermer beaucoup de textes latins.

Quand vous aurez appris la déclinaison de Dominus,  vous saurez la 2 e déclinaison, en tenant compte
toutefois des remarques suivantes:

1¡ Certains noms et adjectifs nÕont pas us  au nominatif, par exemple puer , gén. pueri , ÇlÕenfantÈ (cf.
puéril, puériculture ); vir, viri , ÇlÕhommeÈ (cf. viril, virilité ). Ces mots nÕont pas non plus e au vocatif.
On décline:

Puer, puer, puerum, pueri, puero, puero. Pueri, pueri, pueros, puerorum, pueris, pueris.

Vir, vir, virum, viri, viro, viro. Viri, viri, viros, virorum, viris, viris.

2¡ En français, nous avons deux genres: masculin et féminin. En latin, comme en allemand, etc., il y a
trois genres:

masculin, féminin  et neutre , cÕest-à-dire ce qui nÕest ni masculin, ni féminin. Hâtons-nous de dire que
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le genre dÕun nom est souvent arbitraire (cÕest-à-dire sans raison plausible). Pourquoi mensa, Çla
tableÈ, est-elle féminin, tandis que liber, libri,  Çle livreÈ, est masculin?

Beaucoup de noms de la 2 e déclin, sont du neutre. Ils se terminent alors en um , au lieu de us .
Templum , Çle templeÈ, par exemple, se décline:

Singulier Pluriel

Nominatif Templum Templa

Vocatif Templum Templa

Accusatif Templum Templa

Génitif Templi Templorum

Datif Templo Templis

Ablatif Templo Templis

Remarquez bien cette règle absolue  pour toutes  les déclinaisons latines: Dans les neutres  (noms,
adjectifs, pronoms), le nominatif, le vocatif et lÕaccusatif sont toujours semblables . (CÕest pour
cela que nous les déclinons de suite.)

Et cette autre, valable aussi pour toutes les déclinaisons (sauf dans quelques rares pronoms):

Le nominatif pluriel neutre est toujours en a  (et par suite le vocatif et lÕaccusatif).

NÕoublions pas nos verbes. Apprenons le plus-que-parfait  de être: jÕavais étéÉ

Fueram, fueras, fuerat, fueramus, fueratis, fuerant.

Vous avez tout de suite remarqué que ce temps est formé du radical  de fui , savoir: fu , et de
lÕimparfait de être  (eram , etc.).

Vous formez de la même façon le plus-que-parfait de tous les verbes . Exemples: scripsi , ÇjÕai
écritÈ; ÇjÕavais écritÈ: scripseram ; ÇjÕai luÈ: legi ; ÇjÕavais luÈ: legeram , etc.

Le futur antérieur , ÇjÕaurai étéÈ, est: fuero, fueris, fuerit, fuerimus, fueritis, fuerint .

CÕest donc le futur  ero , etc., ajouté au radical du parfait.  Notez cependant que le futur antérieur fait à
la 3e pl. fuerint , tandis que le futur fait erunt . Fuerint  a lÕavantage dÕéviter une confusion avec
fuerunt,  Çils furentÈ.

Le futur antérieur de tous les verbes se forme de même: ÇjÕaurai écritÈ: scripsero, scripseris , etc.
ÇJÕaurai luÈ: legero .

Vous voilà donc déjà bien avancés dans lÕétude des verbes.
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EXERCICES

1¡ Décliner:

Populus, i, m,  Çle peupleÈ.

Niger, nigri,  ÇnoirÈ, adj.

Verbum, i, n,  Çle motÈ (cf. verbeux,  Çqui dit beaucoup de motsÈ).

2¡ a) Donner lÕanalyse  des noms (fonction seulement) du texte suivant.

b) Traduire  le texte suivant en latin.

Alors un laboureur voulut tuer la colombe avec une flèche. Mais la fourmi mordit le laboureur, il ne put
lancer la flèche convenablement. Ainsi la fourmi sauva la colombe.

Nota.  Ñ Voici les mots dont vous avez besoin pour traduire ce texte:

ÇAlorsÈ se dit: tum.  ÇLaboureurÈ (déjà vu) = agricola, ae, m.  Le parfait du vb. ÇvouloirÈ, Çje voulusÈ,
est volui;  Ñ ÇtuerÈ, infinitif, se dit occidere;  Ñ ÇavecÈ ne se traduit pas; le cas auquel vous mettrez le
nom ÇflècheÈ suffira pour indiquer la fonction, et par suite le sens en latin. ÇFlècheÈ = sagitta, ae, f.
ÇMaisÈ: traduisez par autem,  que vous placerez seulement le 2 e mot de la phrase latine, après
ÇfourmiÈ par conséquent. Le parfait de ÇmordreÈ est momordi.

ÇNeÉ pasÉÈ, négation, se traduit par non. Le parfait de ÇpouvoirÈ est potui.  ÇLancerÈ se dit emittere.
ÇConvenablementÈ, adverbe invariable = recte. ÇAinsiÈ = ita.

QUATRIéME LEÇON
Nous avons montré la dernière fois comment on traduit du français en latin. Montrons aujourdÕhui
comment on doit traduire du latin en français.

Je choisis naturellement, pour cette version, un texte extrêmement facile, si facile que vous le
comprendrez sans aucun effort, dÕautant plus que cÕest la traduction dÕune fable de La Fontaine que
vous avez tous apprise. Mais permettez-moi, en vue de lÕavenir, dÕinsister justement sur ce point
important: quelque facile que vous paraisse une version, ou une phrase dans une version, ne vous
contentez jamais de la deviner,  je veux dire dÕapercevoir le sens de quelques mots, et de traduire
aussitôt, sans examiner posément le cas des noms, pronoms et adjectifs, cÕest-à-dire leur fonction
dans la phrase, le temps, le mode, la personne des verbes. Vous vous exposeriez souvent à des
contresens graves. Nous le verrons plus dÕune fois au cours de ce livre. CÕest pourquoi aujourdÕhui,
bien que nous ayons affaire à un texte extrêmement facile, je vais néanmoins insister sur la
structure grammaticale, et je vous engage fortement à suivre très attentivement mes explications.
Peut-être aurez-vous tendance à trouver leur minutie excessive. Mais au début il convient de ne rien
laisser dans lÕombre, et dÕadopter une méthode  absolument rigoureuse: cette lenteur du début fait
gagner du temps par la suite.

De lupo et agno.
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Ad claram aquam rivi lupus et agnus simul venerunt. ÇTurbavisti aquam meam, inquit lupus. Ñ Non
possum, respondit alter, nam sum infra te. Ñ Turbavisti tamen, et de me verba injusta dixisti, tu aut
dominus tuus. Ergo te occido.È Ita infirmi saepe sunt praeda malorum.

Le titre sollicite déjà votre attention. Si vous consultez le dictionnaire, vous trouvez au mot de :
Çprép. (abl.), au sujet deÈ. Ce qui signifie: de est une préposition après laquelle on trouve toujours
lÕablatif (on dit souvent aussi: qui gouverne  lÕablatif). Son sens est: Çau sujet deÈ.

Nous sommes par là même fixés sur le cas de lupo  et agno . Un mot terminé en o peut être bien des
choses. Certains nominatifs de la 3 e déclinaison sont en o. La 1re personne du singulier du futur du
verbe être  est en o (ero). La 1re pers. sing. du présent indic. de la plupart des verbes est en o, etc., etc.
Mais puisque les deux mots qui nous occupent sont placés après une préposition qui est toujours
suivie de lÕablatif, lupo  et agno  sont deux ablatifs. Or, lÕablatif est en o dans la 2 e déclin, ( dominus ). Le
nominatif de ces deux mots est donc lupus  et agnus (comme dominus ) ou lupum  et agnum  (comme
templum ). Dans cette incertitude, seul le dictionnaire peut nous fixer. Nous y trouvons en effet lupus
et agnus, ÇloupÈ et ÇagneauÈ, comme vous lÕaviez déjà deviné.

Remarquez que mon insistance sur ces deux mots est au fond invraisemblable. DÕabord parce que ce
sont deux mots si simples que le plus ÇcancreÈ des latinistes les connaît au bout dÕun mois de latin.
Ensuite, parce que, à la première ligne de la version, nous avons précisément lupus  et agnus, ce qui
suffit à nous éclairer sans tant de recherches. Mais jÕai insisté exprès. Car bien souvent lÕévidence ne
sera pas aussi claire; et la méthode indiquée vous permettra de marcher dÕun pas sûr, au lieu de
ÇbafouillerÈ, en cherchant seulement à deviner, sans réfléchir à la grammaire.

Ainsi notre titre est: ÇAu sujet du loup et de lÕagneauÈ. CÕest en effet lÕhabitude latine. Nous nous
contentons, en français moderne, dÕécrire: ÇLe loup et lÕagneauÈ. Mais, il nÕy a pas si longtemps, Jean-
Jacques Rousseau intitulait un de ses ouvrages: ÇEmile ou de lÕEducationÈ.

Il est bien entendu que nous devons traduire: ÇLe loup et lÕagneauÈ, et non pas calquer la tournure
latine, qui serait en français lourde, suprêmement inélégante. Il faut garder à chaque langue son
cachet propre, sa physionomie. Nous aurons souvent lÕoccasion de revenir là-dessus.

Ad claramÉ venerunt.

Au fur et à mesure que vos yeux se portent sur les mots de la phrase que vous lisez, je veux dire au
cours de la toute première lecture, et sans que vous essayiez encore de traduire rationnellement,
votre esprit nÕest pas sans faire, presque machinalement, quelques remarques.

Ad:  ce mot latin ne doit pas vous être totalement inconnu, bien que vous ne lÕayez pas encore appris.
On a dû vous le citer comme préfixe servant à former beaucoup de mots français: ÇadductionÈ dÕeau
(amener de lÕeau vers une ville, un immeuble, etcÉ); ÇadditionÈ (ajouter à quelque chose), etcÉ Vous
devez aussi connaître quelques proverbes latins qui ont pâssé dans la langue courante: Çexpédier
quelquÕun ad patres È, vers ses pères, cÕest-à-dire Çle tuerÈ. ÇArgument ad hominem È, qui sÕadresse
directement à lÕhomme en question. ÇRegistre ad hocÈ: registre spécial pour  cela. Nous avons affaire,
en somme, à une préposition qui marque la direction,  le but.

Claram aquam.  Nous avons certainement là lÕaccusatif de la 1 re déclinaison. Nous connaissons aqua,
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ÇlÕeauÈ.

Rivi , comme domini,  doit être un génitif sing. ou un nom. pl. de rivus.

Lupus et agnus:  deux nominatifs, certainement les sujets du verbe.

Venerunt  nous rappelle fuerunt,  parfait de lÕindicatif de sum.

Cette toute première lecture ne nous donne pas le sens de la phrase. Mais elle prépare notre
traduction raisonnée, en nous permettant de voir où se trouve chacun des mots: verbe, sujet,
complément, que nous allons maintenant chercher à prendre dans un ordre rationnel pour arriver à
une traduction satisfaisante.

Quel est le premier mot qui doit nous préoccuper?

CÕest le verbe .

Je répète, pour que vous reteniez bien: CÕEST LE VERBE.

Pourquoi mon insistance, qui doit vous étonner? Parce que cet ordre nÕest pas toujours celui quÕon
adopte. On dit parfois: ÇPour traduire une phrase, cherchez dÕabord le sujet, cÕest-à-dire le
nominatifÈ. CÕest une mauvaise méthode.

Supposez par exemple la phrase: Aqua pratum impleverunt incolae.  Vous voulez commencer par
chercher le nominatif: est-ce aqua, pratum  ou incolae ?

Supposez encore: Magnum gaudium dederunt bona consilia.  Quel est le nominatif? gaudium ou
consilia?

CÕest quÕen effet lÕablatif de rosa  est également rosa.  Le génitif sing. rosae et le nominatif plur. rosae
sont semblables. De même, domini  (gén. sing.) et domini  (nomin. plur.). Les accusatifs neutres ont la
même forme que les nominatifs et nous verrons dans dÕautres déclinaisons que dÕautres confusions
sont possibles.

Commençons au contraire par le verbe. Impleverunt:  3e pl.: Çont rempliÈ. Le sujet est évidemment au
pluriel: cÕest incolae.  Il nous faut ensuite un compl. direct, cÕest-à-dire un accusatif: ce ne peut être
que pratum,  Çle préÈ. Aqua, qui reste, ne peut être quÕun compl. circ. à lÕablatif: ÇdÕeauÈ.

Dans le 2e exemple: le verbe est dederunt,  parfait: Çont donnéÈ. Le sujet est donc au pluriel: bona
consilia.  ÇLes bons conseils ont donnéÈ. Le compl. direct est lÕaccusatif magnum gaudium:  Çune
grande joieÈ.

JÕai pris là des exemples enfantins. Mais quand vous aurez affaire à des textes plus difficiles, vous
apprécierez davantage encore la méthode.

Revenons donc, Ñ cÕest le cas de le dire Ñ à nos moutons.

Le verbe venerunt,  en nous rappelant fuerunt,  nous apparaît immédiatement comme la 3 e pl. dÕun
parfait. Ce parfait est veni, du verbe ÇvenirÈ: ÇvinrentÈ.
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Le sujet? Nous pourrions à la rigueur hésiter entre rivi,  nom. pl. de rivus,  2e déclin., Çle ruisseauÈ, et
lupus et agnus,  deux nomin. sing., qui valent un pluriel. Mais rivi  peut être un génitif singulier, tandis
que lupus et agnus  ne peuvent être que des nominatifs. CÕest donc eux évidemment les sujets. ÇLe
loup et lÕagneau vinrentÈ.

A côté du verbe, nous apercevons un mot, simul , dont la terminaison ne ressemble à rien de ce que
nous avons déjà étudié jusquÕici. Nous nÕavons quÕà chercher ce mot tel quel dans le dictionnaire, où
nous trouvons: simul,  adv., ÇensembleÈ.

Nous trouvons de même: Ad , prép. (acc.) Çvers, àÈ.

Ad claram aquam:  Çvinrent ensemble à lÕeau claireÈ.

Rivi:  gén. de rivus,  compl. déterminatif de aquam:  Çà lÕeau claire dÕun ruisseauÈ.

Quelques remarques encore.

Rivi  pourrait être, grammaticalement, le complément de lupus  aussi bien que de aquam.  Car, notons-
le une fois pour toutes, en latin, il nÕy a pas de place fixe dans la phrase, ni pour le sujet, ni pour les
compléments. Cela est très important à retenir. CÕest le cas qui permet de reconnaître la fonction
dÕun mot, et non sa place. En français, au contraire, dans la plupart des cas, la place du mot indique
sa fonction. Dans: ÇLÕabeille aime la fleurÈ, lÕabeille est sujet et fleur,  compl. direct. Dans: ÇLa fleur
aime lÕabeilleÈ, fleur  est sujet et abeille  compl. direct. En latin, peu importe quÕon commence par fleur
ou par abeille.  Comme lÕune est au nominatif et lÕautre à lÕaccusatif, il nÕy a pas de confusion possible.

Nous verrons cependant plus tard que le latin a certaines préférences pour la place des mots. Ce
nÕest pas encore le moment de nous en occuper.

JÕen reviens à rivi . Il pourrait être, disais-je, complément déterminatif de lupus.  Mais ici ce nÕest pas
la grammaire qui va nous guider, cÕest le simple bon sens. ÇLÕeau du ruisseauÈ offre un sens
satisfaisant. ÇLe loup du ruisseauÈ serait un personnage bien bizarre.

Autre remarque.

Nous avons dit, quand nous avons donné les règles de lÕemploi des cas: les compléments
circonstanciels se mettent à l' ablatif.  Or nous avons ici un compl. circ. de lieu: Çà lÕeau pureÈ, qui est
à l'accusatif.  Il y a de quoi troubler nos récentes acquisitions grammaticalesÉ

CÕest que, pour commencer, je nÕai pas voulu compliquer les questions. Certes, en règle générale, les
compl. circ. se mettent à lÕablatif. Mais il y aÉ comme partoutÉ des exceptions à cette règle.
Notamment celle-ci: certaines prépositions veulent après elles lÕablatif, certaines autres, lÕaccusatif.

Et même deux prépositions: in  Çdans, surÈ, et sub ÇsousÈ, gouvernent tantôt lÕablatif, tantôt
lÕaccusatif.

Ad  veut toujours lÕaccusatif: de là: ad aquam.

Dernière remarque.
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Si je veux chercher dans le dictionnaire le sens de claram,  adjectif, je dois chercher le mot clarus.

En effet, le dictionnaire latin me donne, comme le dictionnaire français, le masculin des adjectifs et,
dans les adjectifs que nous avons étudiés jusquÕici, le masculin est en us , le féminin est en a, le
neutre en um .

Ex.: Clarus, clara, clarum. Bonus, bona, bonum.

Bonus se décline comme dominus, bona  comme rosa, bonum  comme templum.

ÇLe loup et lÕagneau arrivèrent ensemble à lÕonde pure dÕun ruisseauÈ. Que de temps, que
dÕexplications pour traduire cette misérable ligneÉ Mais je vous avais prévenu que je nÕavais
nullement lÕintention de me presser. Mon désir nÕest pas de faire du cent (lignes) à lÕheure, mais de
vous expliquer quelque chose absolument à fond. Et vous verrez que nous regagnerons bien vite le
temps passé à nous arrêter.

Je vais dÕailleurs, pour vous faire plaisir, traduire à toute allure les lignes suivantes. Pour vous faire
plaisir dÕabord, et surtout parce quÕelles nÕoffrent aucune difficulté.

Turbavisti,  2e sing. du parfait, Çtu as troubléÈ, Ñ aquam meam,  acc., compl. dir. Çmon eauÈ (vous avez
cherché dans le dictionnaire meus, mea, meum, ÇmonÈ); Ñ inquit,  3e sing. du parf.: ÇditÈ; Ñ lupus,
nomin., sujet: Çle loupÈ. Non possum,  1re sing. dÕun verbe composé de sum, analogue à ceux que nous
avons déjà étudiés: Çje ne puis pasÈ; Ñ respondit,  3e sing. parf.: ÇréponditÈ; alter,  nom sing., sujet:
ÇlÕautreÈ; Ñ nam,  conjonction de coordination: ÇcarÈ; Ñ sum: Çje suisÈ; Ñ infra,  prép. (acc.): Çau-
dessous de toiÈ (te); Ñ te est lÕaccus. de tu,  comme me, déjà vu, est lÕaccus. de ego.

Turbavisti:  Çtu as troubléÈ; Ñ tamen:  ÇcependantÈ; Ñ et: ÇetÈ; Ñ dixisti,  2e sing. parf. ( dixi ): Çtu as
ditÈ; Ñ verba,  acc. pl. neutre ( verbum, verbi,  2e décl.): Çdes motsÈ; Ñ injusta,  adjectif ( injustus, a, um )
acc. pl. n., se rapporte à verba:  ÇinjustesÈ; Ñ de: Çau sujet deÈ; Ñ me, ablatif de ego (forme semblable
donc à lÕaccusatif): ÇmoiÈ; Ñ tu:  ÇtoiÈ (nomin., sujet); Ñ aut:  ÇouÈ; Ñ dominus tuus,  nomin., sujet:
Çton maîtreÈ. Ñ Ergo:  ÇdoncÈ; Ñ te occido,  verbe: Çje te tueÈ. CÕest la 1re sing. présent indicatif. Nous
nÕavons pas encore vu cette forme, mais cÕest celle que le dictionnaire vous donne (contrairement au
dictionnaire français, qui vous donne lÕinfinitif). Vous nÕavez donc pas à vous tromper.

Ita:  ÇainsiÈ; Ñ infirmi,  nom. pl. de infirmus,  2e décl., sujet: Çles faiblesÈ (cf. français: infirmes ); Ñ sunt
saepe: Çsont souventÈ; Ñ praeda,  nominatif comme rosa.  Ce ne peut être le sujet, puisque le verbe est
au pluriel, et que dÕailleurs nous avons déjà pour sujet infirmi.  Mais cÕest un attribut:  Çla proieÈ; Ñ
malorum,  gén. pl. de malus,  compl. dét. du nom proie:  Çdes méchantsÈ.

ÇTu as troublé mon eau, dit le loup. Ñ Je ne puis pas, répondit lÕautre, car je suis au-dessous de toi. Ñ
Tu lÕas troublée tout de même, et tu mÕas calomnié, toi ou ton maître. Donc, je tÕétrangle. Ñ Ainsi les
faibles sont bien souvent la proie des méchants.È

Vous remarquerez que dans ma construction définitive je nÕai pas conservé exactement les
tournures dont je mÕétais servi pour faire ma première traduction, alors que je cherchais le sens de
chaque mot lÕun après lÕautre. On appelle généralement cette première traduction Çtraduction litté!
raleÈ, cÕest-à-dire qui prend, pour ainsi dire, le texte Çlettre par lettreÈ, ou encore: Çmot-à-motÈ.
Après avoir fait un Çmot-à-motÈ rigoureux, pour bien comprendre à fond la pensée de lÕauteur, il
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faut écrire finalement sa version dans un français aussi pur, aussi élégant que possible: car la
version est aussi un exercice de français, et un des plus efficaces pour former le style.

Exactitude et élégance, voilà les deux qualités maîtresses dÕune bonne traduction. Ce seront les
vôtres, je lÕespère.

Et maintenant, un peu de nouveau. Abordons la 3 e déclinaison, qui est la plus importante de toutes,
cÕest-à-dire celle qui a le plus de mots.

Nous prendrons pour modèle: odor , ÇlÕodeurÈ; et civis , Çle citoyenÈ.

Singulier Pluriel

Nominatif: odor civis odores cives

Vocatif: odor civis odores cives

Accusatif: odorem civem odores cives

Génitif: odoris civis odorum civium

Datif: odori civi odoribus civibus

Ablatif: odore cive odoribus civibus

Faisons, à notre habitude, quelques remarques.

Le génitif singulier est en is . Nous avons déjà dit que cÕest au génitif singulier que lÕon reconnaît
toujours à quelle déclinaison un nom appartient. La forme du nominatif nÕa aucune importance, elle
peut être des plus variées: odor, civis, hom o (lÕhomme), muli er (la femme), infa ns (le bébé), ni x (la
neige), etc. Mais le génitif singulier a une grande importance, non seulement parce quÕil permet de
reconnaître à quelle déclinaison on a affaire, mais encore parce quÕil donne, en retranchant la
terminaison is , le radical  du mot, (ici: odor-, civ- ) auquel on ajoutera ensuite les terminaisons de
tous les autres cas.

Le vocatif est toujours semblable au nominatif. On sait que Dominus,  domin e, fait seul exception (et
les mots qui se déclinent comme lui, naturellement). LÕaccusatif singulier est en m , comme rosam  et
dominum.

Les nominatif, vocatif, accusatif pluriels sont semblables et sont en s, comme rosas  et dominos.

Le datif et lÕablatif pluriels sont semblables, comme dans rosis  et dominis.  Mais au lieu de is , on a
ibus , terminaison devenue populaire grâce à omnibus,  voiture pour tous  (datif pl. de omnis,  ÇtoutÈ),
dÕoù lÕimitation autobus,  et le mot anglais bus tout court, par abréviation.

Le génitif pluriel est en um , comme dans rosarum  et dominorum,  mais sans  la syllabe
supplémentaire ar  ou or .

Si jÕai gardé le génitif pluriel pour la fin, cÕest pour mieux y insister. CÕest en effet la forme qui doit
solliciter toute votre attention.
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Odor,  odor um . Civis, civ ium .

Ainsi, certains mots ont le génitif pluriel en um , dÕautres en ium .

On appelle ceux qui prennent un i Çmots à thème (= radical) en iÈ. Ce sont presque exclusivement:

1¡ Les mots qui ont le même nombre de syllabes au nominatif et au génitif , par exemple: civis,
civis; fortis, fortis  (ÇcourageuxÈ); mare, maris  (Çla merÈ); amabilis, amabilis  (ÇaimableÈ); etc.

On les nomme: mots parisyllabiques  (du latin par,  ÇégalÈ);

2¡ Les mots dont le radical est terminé par deux consonnes , par exemple: mons, montis  (Çle
montÈ), radical: mont- ; prudens, prudentis  (ÇprudentÈ), radical: prudent-.

Cependant quelques Çmots à thème en iÈ ne rentrent pas dans ces deux catégories, par exemple:
mus, muris  (Çle ratÈ), nix, nivis  (Çla neigeÈ), etc. Le dictionnaire vous renseigne à leur sujet.

NÕoubliez pas, à tous ces mots, de donner un génitif pluriel en ium : civium, fortium, marium,
amabilium, montium, prudentium, murium, nivium,  etc.

Au contraire, des mots comme iter, itineris,  n. (Çle cheminÈ), corpus, corporis,  n. (Çle corpsÈ), vetus,
veteris,  adj. ( ÇvieuxÈ ), qui ne sont pas parisyllabiques et dont le radical nÕest terminé que par une
seule consonne, ont le génitif pluriel en um : itinerum, corporum, veterum.

Et les noms neutres  de la 3e déclinaison?

Ils nÕont rien de particulier.

1¡ Les nominatif, vocatif et accusatif sont semblables, comme dans tous les neutres: opus, opus, opus,
ÇlÕÏuvreÈ. Iter, iter, iter,  Çle cheminÈ. Mare, mare, mare,  Çla merÈ.

2¡ Le nominatif pluriel est toujours en a. Opus, operis, nom. pl. opera. Iter, itineris,  nom. pl. itinera.

A noter seulement que si le génitif pluriel est en ium , le nominatif pluriel est en ia . Mare, maris,
nom. pl.: maria.

CÕest simpleÉ Mais cela demande tout de même à être appris. Car ce nÕest pas tout de comprendre, il
faut retenir.

Voilà une longue leçon. Voilà quelques grands pas de faits. Mais il faut sÕassurer, par des exercices,
que le chemin parcouru est bien conquis.

EXERCICES

1¡ Décliner:  Homo, hominis,  ÇhommeÈ. Avis, avis,  f., ÇoiseauÈ. Caput, capitis,  neutre, ÇtêteÈ (cf.
condamnation capitale ). Urbs, urbis,  f., ÇvilleÈ (cf. urbain ).

2¡ Analyser et traduire les verbes suivants:  venero, dixerunt, dixerint, inquit, venit, veneratis,
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possumus, estis, defuit, aberas.

3¡ Version.  De mure rustico et mure urbano.

Olim mus urbanus invitavit ad cenam rusticum murem. Cibus erat optimus. Subito autem canes non
longe latraverunt, et convivae pavidi in cavum decurrerunt. Tum rusticus: ÇVale, inquit, malo vivere
tute in paupere casa silvaeÈ.

Vocabulaire.  Ñ Mus, muris,  m.: ÇratÈ. Ñ Rusticus, a, um,  adj.: Çdes champsÈ. Ñ Urbanus, a, um,  adj.:
Çde villeÈ. Ñ Olim:  ÇautrefoisÈ. Ñ Invitavi:  ÇjÕai invitéÈ. Ñ Cena, ae, f.: ÇrepasÈ. Ñ Cibus, i, m.:
ÇnourritureÈ. Ñ Optimus, a, um:  ÇexcellentÈ. Ñ Subito:  Çtout à coupÈ, adv. Ñ Canis, is, m.: ÇchienÈ. Ñ
Longe: ÇloinÈ. Ñ Latravi,  parf.: ÇjÕai aboyéÈ. Ñ Conviva, ae, m.: ÇconviveÈ. Ñ Pavidus, a, um,  adj.:
ÇeffrayéÈ. Ñ Cavus, i, m.: ÇtrouÈ. Ñ Decurri,  parf.: ÇjÕai couruÈ. Ñ Tum:  ÇalorsÈ. Ñ Vale: ÇadieuÈ. Ñ
Malo:  Çje préfèreÈ. Ñ Vivere,  infinitif: ÇvivreÈ. Ñ Tute, adv.: Çen sécuritéÈ. Ñ Pauper, is, adj.:
ÇpauvreÈ. Ñ Casa, ae, f.: ÇcabaneÈ. Ñ Silva, ae, f.: ÇforêtÈ.

CINQUIéME LEÇON
Nous avons étudié la dernière fois la troisième déclinaison. Il nous reste encore quelques remarques
à faire à son sujet.

Les noms neutres à thème en i , tels que mare, maris,  Çla merÈ, qui prennent, comme nous lÕavons
vu, ium  au génitif pluriel ( marium ) et ia  au nominatif pluriel ( maria ), ont lÕablatif singulier en i  au
lieu de e: ablatif de mare, maris:  mar i  (notez que cette forme est la même que celle du datif).

Récapitulons alors la déclinaison de Mare:

Singulier Pluriel

Nominatif: Mare Maria

Vocatif: Mare Maria

Accusatif: Mare Maria

Génitif: Maris Marium

Datif: Mari Maribus

Ablatif: Mari Maribus

Les noms neutres en al et ar , comme animal  (gén. animalis ), altar  (gén. altaris ), ÇlÕautelÈ, qui étaient
autrefois en ale, ars  (animale, altare ), ont conservé lÕablatif en i: animali, altari . Ils se déclinent donc
absolument comme mare.  Ex.: animal, animal, animal, animalis, animali, animali. Animalia, animalia,
animalia, animalium, animalibus, animalibus.

La 3e déclinaison comprend beaucoup d' adjectifs . On les décline naturellement comme les noms.

On en trouve qui nÕont au nominatif singulier quÕune seule forme pour le masculin, le féminin et le
neutre, par exemple: vetus, gén. veteris,  ÇvieuxÈ, dont la déclinaison, absolument régulière, sera:
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Singulier masculin féminin neutre

Nominatif: Vetus Vetus Vetus

Vocatif: (semblable au nominatif)

Accusatif: Veterem Veterem Vetus

Génitif: Veteris Veteris Veteris

Datif: Veteri Veteri Veteri

Ablatif: Vetere Vetere Vetere

Pluriel masculin féminin neutre

Nominatif: Veteres Veteres Vetera

Vocatif: (semblable au nominatif)

Accusatif: Veteres Veteres Vetera

Génitif: Veterum Veterum Veterum

Datif: Veteribus Veteribus Veteribus

Ablatif: Veteribus Veteribus Veteribus

On pourrait présenter cette déclinaison sous une forme plus concentrée, si je puis dire, en évitant de
répéter les formes semblables, soit:

Singulier masculin féminin neutre

Nom. et voc. Vetus

Accusatif: Veterem Vetus

Génitif: Veteris

Datif: Veteri

Ablatif: Vetere

Pluriel masculin féminin neutre

Nom., Voc., Acc.: Veteres Vetera

Génitif: Veterum

Datif et Ablatif: Veteribus

DÕautres adjectifs ont une seule forme pour le féminin et le masculin, et une autre pour le neutre.
Exemple: fortis , ÇcourageuxÈ, f.: fortis ; neutre: forte .

Enfin quelques-uns ont une forme pour le masculin, une pour le féminin, une pour le neutre. Ex.:
acer, Çvif, violentÈ: masc. acer ; fém. acris ; neut. acre .

Comme le dictionnaire vous renseigne toujours sur ces formes, il est inutile de faire un effort de
mémoire à ce propos.

Les adjectifs à thème en i, qui font ium  au génitif pluriel, font i à lÕablatif singulier, tout comme mar i.
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On aura donc, par exemple;

Singulier masc. et fém. neutre

Nominatif: Fortis Forte

Vocatif: (semblable au nominatif)

Accusatif: Fortem Forte

Génitif: Fortis

Datif et ablatif: Forti

Pluriel masc. et fém. neutre

Nominatif: Fortes Fortia

Vocatif: (semblable au nominatif)

Accusatif: Fortes Fortia

Génitif: Fortium

Datif et ablatif: Fortibus

Déclinaison de acer :

Singulier masculin féminin neutre

Nominatif Acer Acris Acre

Accusatif: Acrem Acre

Génitif: Acris

Datif et ablatif: Acri

Pluriel masculin féminin neutre

Nominatif: Acres Acria

Accusatif: Acres Acria

Génitif: Acrium

Datif et ablatif: Acribus

Déclinaison de prudens :

Singulier masc. et fém. neutre

Nominatif: Prudens

Accusatif: Prudentem Prudens

Génitif: Prudentis

Datif et ablatif: Prudenti

Pluriel masc. et fém. neutre

Nominatif: Prudentes Prudentia
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Accusatif: È È

Génitif: Prudentium

Datif et ablatif: Prudentibus

Je vous ai donné tous ces exemples, qui ne sont pas indispensables, et qui se ressemblent beaucoup
dÕailleurs, surtout afin que vous voyiez plusieurs fois la même chose, et quÕainsi cela se grave peu à
peu dans votre mémoire.

Vous avez certainement remarqué de vous-même que le nombre des formes à apprendre nÕest pas si
grand quÕil paraît au premier abord, car bien des formes sont semblables. Ainsi les nominatif, vocatif
et accusatif neutres sont toujours semblables, comme nous lÕavons déjà vu. Au pluriel, les nom., voc.
et acc. sont semblables aussi pour le masculin et le féminin. Le datif et lÕablatif pluriels sont
également semblables.

Une dernière remarque: Quand les adjectifs comme prudens, prudentis  (imparisyllabiques à radical
terminé par deux consonnes) qualifient une personne, on trouve à leur ablatif un e au lieu dÕun i :
cum filio  prudent e: Çavec un fils prudentÈ.

Vous voyez que cet ablatif singulier de la troisième déclinaison fait beaucoup parler de lui; on
rencontre un certain nombre de gens comme celaÉ

En somme, dans lÕétude des déclinaisons, il y a peu dÕefforts dÕintelligence, de compréhension, à
faire. Il faut surtout retenir et sÕexercer à appliquer ce quÕon a appris.

Nous avons déjà étudié tout lÕindicatif  du verbe être et, par la même occasion, les temps composés
de lÕindicatif  (plus-que-parfait et futur antérieur) de tous les verbes.

AujourdÕhui nous allons terminer lÕétude de ce précieux auxiliaire si important dans toutes les
langues.

L' impératif présent  existe en latin comme en français:

ÇSoisÈ = es; ÇsoyezÈ = este .

Mais en plus le latin possède un impératif futur , qui exprime un ordre pour lÕavenir, et qui
dÕailleurs ne sÕemploie guère que dans les textes de lois, où il sÕagit en effet dÕédicter des
prescriptions pour lÕavenir. Dans le verbe être, cet impératif futur est: esto, estote . On trouve aussi
une 3 e pers. pluriel: sunto , ÇquÕils soientÈ.

Le participe présent nÕexiste pas dans le verbe sum . CÕest une anomalie à retenir, car il existe
dans tous les autres verbes.

En revanche, il y a un participe futur  que nous nÕavons pas en français. Le sens de ce participe
futur nÕest dÕailleurs pas difficile à comprendre. Le participe présent ÇétantÈ veut dire en somme:
Çqui estÈ. Le participe futur: futurus, a, um , veut dire: Çqui seraÈ. On le traduit parfois par: Çdevant
êtreÈ. Il faut bien voir que, dans cette traduction, ÇdevantÈ nÕexprime aucune idée dÕobligation, mais
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seulement lÕidée du futur, comme quand on dit, en parlant de quelquÕun qui a annoncé sa visite: ÇIl
doit venirÈ, cÕest-à-dire: ÇIl va venirÈ.

Rien de plus facile à retenir que le mot futurus,  puisquÕil a donné en français futur:  ÇLe futur
généralÈ veut bien dire: celui Çqui seraÈ général.

L' infinitif présent  est esse. Rien à remarquer sur lui. Il existe aussi un infinitif futur  quÕon traduit
souvent par Çdevoir êtreÈ, le verbe devoir  indiquant seulement lÕavenir, comme je lÕai dit tout à
lÕheure.

Cet infinitif futur nÕest autre chose que le participe futur  accompagné de l' infinitif présent:  futurus
esse. Voici un exemple qui vous fera comprendre dans quel cas on peut lÕemployer: ÇIl prétend quÕil
est prêtÈ peut se traduire par: ÇIl prétend être prêtÈ, infinitif présent.  De même: ÇIl prétend quÕil sera
prêtÈ peut se traduire par: ÇIl prétend devoir être prêtÈ, infinitif futur,  en latin: futurus esse paratus.

Enfin, il existe un infinitif parfait , comme en français: avoir été  = fuisse . Vous reconnaissez le
radical fu  du parfait fui , qui sert à former tous les temps composés, et une terminaison isse , qui
ressemble beaucoup à esse. Comparez la formation du plus-que-parfait de lÕindicatif: fu et lÕimparfait
eram: fueram.

La formation de lÕinfinitif parfait est la même dans tous les verbes: Çavoir écritÈ: scripsisse . ÇAvoir
détruitÈ: delevisse , etc.

Au subjonctif , nous trouvons les mêmes temps quÕen français, savoir:

Un présent : Çque je soisÈ: sim, sis, sit, simus, sitis, sint , dont il nÕy a rien à dire.

Un imparfait : Çque je fusseÈ: essem, esses, esset, essemus, essetis, essent . Il est formé dans tous
les verbes de lÕinfinitif présent,  auquel on ajoute purement et simplement les désinences des
personnes: de là cet adage que je vous engage à retenir: ÇLÕimparfait du subjonctif est le temps le
plus simple à formerÈ. Ainsi, soit lÕinfinitif amare , ÇaimerÈ: imp. subj.:  amarem . Soit le verbe velle ,
ÇvouloirÈ: imp. subj.  vellem ; etc.

Un parfait : Çque jÕaie étéÈ: fuerim, fueris, fuerit, fuerimus, fueritis, fuerint . Ce temps est
absolument le même que le futur antérieur  de lÕindicatif, sauf à la 1 re du sing., qui est fuero  au futur
antérieur.

Un plus-que-parfait : Çque jÕeusse étéÈ: fuissem, fuisses, fuisset, fuissemus, fuissetis, fuissent .
Notez que le plus-que-parfait du subjonctif  se forme comme l' imp. subj.,  cÕest-à-dire avec lÕinfinitif,
mais cette fois lÕinfinitif parfait,  auquel on ajoute les désinences.

Le parfait et le plus-que-parfait du subjonctif se forment de même dans tous les verbes : ÇQue jÕaie
écritÈ: scripserim ; Çque jÕeusse écritÈ: scripsissem.  ÇQue jÕeusse détruitÈ: delevissem, etc.

CÕest tout pour le verbe être.

Vous avez sans doute remarqué l' absence du conditionnel . En effet, le latin ne possède pas de

30



forme spéciale pour ce mode. Pour exprimer lÕidée du conditionnel,  il emploie le subjonctif.

1¡ Le conditionnel présent , Çje seraisÈ, se traduit:

a) Par le subjonctif présent , si lÕhypothèse est encore réalisable.  Exemple: ÇSi jÕétais riche un jour,
je serais heureuxÈ. Phrase que dÕailleurs je ne conseille à personne de prendre au sérieux, car il est
bien connu que lÕargent ne fait pas le bonheur. Ce qui fait le bonheur, cÕest la santé, la conscience du
devoir accompliÉ et lÕétude du latinÉ

Si olim  (Çun jourÈ, adverbe) dives sim , beatus sim .

Dives, gén. divitis,  3e décl., ÇricheÈ. Beatus, a, um, ÇheureuxÈ: béatitude, béat,  etc.

Remarquez de plus que, dans la proposition commençant par si , le latin emploie le même temps
que dans la proposition principale . Vous avez certainement entendu des étrangers ou des enfants
dire: ÇSi je seraisÉÈ Le latin parle comme eux.

b) Par l' imparfait du subjonctif , si lÕhypothèse nÕest plus réalisable . Par exemple: ÇJe voudrais bien
donner 100.000 fr. pour fonder une caisse des retraites en faveur des anciens banquiers tombés dans
la misère. Malheureusement, je nÕai plus en poche que 3 fr. 95. A cette triste constatation, je mÕécrie
alors: ÇSi aujourdÕhui jÕétais riche, je serais heureuxÈ. Si dives essem , beatus essem : lÕimparfait  du
subjonctif, parce quÕil sÕagit, dÕune supposition malheureusement contraire à la réalité.

2¡ Le conditionnel passé : ÇjÕaurais étéÈ se traduit par le plus-que-parfait du subjonctif . Exemple:
ÇSi jÕavais été riche à ce moment-là, jÕaurais été heureuxÈ. Si dives tunc  fuissem , beatus fuissem .

Voilà aujourdÕhui bien des connaissances à consolider. CÕest ce que nous allons essayer de faire en
arrêtant là nos acquisitions nouvelles et en nous attelant à quelques exercices dÕapplication.

EXERCICES

1¡ Déclinez  lÕadjectif virilis, e,  ÇvirilÈ.

2¡ Déclinez lÕexpression:  animal magnum.

Notez bien: animal, is,  n.; magnus, a, um,  adj., ÇgrandÈ.

3¡ Traduire en français:  abessem, audiverat, audiverit, audivisset, adsit, adesset, adfuisse, aderat,
aderit, ades.

4¡ Traduire en latin:  je serais, il aura été, quÕil ait été, être, jÕécouterais (écouter = audire ), que nous
eussions écouté (le parfait de audire  est audivi ), que vous ayez été, vous avez été présents, quÕils
soient absénts, sois présent. Tu serais déjà savant, si tu écoutais; mais ton esprit est toujours absent.

Esprit = mens, mentis,  f. Ñ Ton = tuus, a, um.  Ñ Mais = sed. Ñ Savant = doctus, a, um.  Ñ Déjà = jam.  Ñ
Toujours = semper.
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SIXIéME LEÇON
Il nous reste encore deux déclinaisons à voir. Mais elles nous donneront moins de mal que les
précédentes. DÕabord, parce que vous avez maintenant un peu dÕentraînement. Ensuite, parce que
ces deux dernières déclinaisons ont un certain rapport avec la troisième. Enfin parce quÕelles ne
comprennent que des noms (en nombre dÕailleurs restreint) et pas dÕadjectifs.

La quatrième déclinaison  a le génitif en us : nous savons que cÕest au génitif singulier que lÕon
reconnaît une déclinaison. Le nominatif singulier  est en us  pour les masculins  et féminins;  en u
pour les neutres.

LÕexemple classique de la quatrième déclinaison est manus , Çla mainÈ.

Singulier Pluriel

Nominatif: Manus Manus

Vocatif: Manus Manus

Accusatif: Manum Manus

Génitif: Manus Manuum

Datif: Manui Manibus

Ablatif: Manu Manibus

Remarquons au singulier lÕaccusatif en m , comme toujours ( rosam, dominum, civem ). Le datif en i ,
comme dans civi,  mais avec un u , que nous trouvons à tous les cas du singulier  sans exception.
LÕablatif seulement en u .

Au pluriel, les nominatif, vocatif et accusatif semblables, les datif et ablatif aussi. Le génitif en um
comme dans la 3 e déclinaison, mais avec un u  en plus: manuum.  Les datif et ablatif sont les seules
formes  de toute la déclinaison sans u . Ils sont absolument les mêmes que dans civibus.

Remarquons enfin que la forme manus , à elle toute seule, peut avoir six rôles: nom., voc. ou gén.
sing.; nom., voc.  ou acc. pluriel.  Il faudra donc Çouvrir lÕÏilÈ en face dÕun mot de la 4 e déclin, en us,
car il peut posséder de multiples sens.

Il y a aussi quelques noms neutres , par exemple: cornu,  Çla corneÈ. Cornu, cornu, cornu, cornus,
cornui, cornu. Ñ Cornua, cornua, cornua, cornuum, cornibus, cornibus.

Il nÕy a rien à remarquer sur eux. Dans tous les noms neutres, nous lÕavons déjà vu bien souvent, les
nom. voc.  et acc. sont semblables, et le pluriel nom., voc., acc.  est en a.

Les verbes vont nous demander un peu plus dÕefforts.

Nous connaissons maintenant tout le verbe être et, par son Çobligeant intermédiaireÈ, les temps
dérivés du parfait dans tous les verbes: plus-que-parfait  et futur antérieur  de l' indicatif; parfait  et
plus-que-parfait  du subjonctif, parfait  de l' infinitif.  De fu-i , nous avons tiré: fueram, fuero, fuerim,

32



fuissem, fuisse . De même, de delevi , ÇjÕai détruitÈ, nous tirons: deleveram, delevero, deleverim,
delevissem, delevisse .

Nous pouvons aussi former l' imparfait du subjonctif  de nÕimporte quel verbe: cÕest Çle temps le plus
simple à formerÈ: infinitif + désinences;  esse: essem. Delere , ÇdétruireÈ: delerem , etc.

Il ne nous reste donc plus à apprendre quÕune faible partie des verbes. Nous étudierons aujourdÕhui
le présent  et l' imparfait de lÕindicatif .

Il y a en latin quatre conjugaisons , dont les infinitifs présents sont terminés respectivement en are,
!re, "re  et ire  (!  = e long; "  = e bref).

LÕénoncé de lÕinfinitif présent seul suffit pour nous faire connaître si un verbe est de la 1 re (are) ou de
la 4e (ire ). Ainsi: amare,  ÇaimerÈ; cantare,  ÇchanterÈ. Audire,  Çécouter, entendreÈ. Nutrire,  ÇnourrirÈ,
etc.

Mais en ce qui concerne la 2 e et la 3e, il est nécessaire de recourir aussi à lÕindicatif présent. Dans la
2e conjugaison, lÕindicatif présent se termine en eo, esÉ Delere, ÇdétruireÈ: deleo, Çje détruisÈ, deles,
Çtu détruisÈ, etc. Monere,  ÇavertirÈ: moneo, ÇjÕavertisÈ, mones, Çtu avertisÈ, etc. Dans la 3 e conj., le
présent de lÕindicatif est en o, is É Legere, ÇlireÈ: lego, Çje lisÈ, legis, Çtu lisÈÉ Cadere, ÇtomberÈ: cado,
Çje tombeÈ, cadis, Çtu tombesÈÉ

Voici l' indicatif présent  de ces quatre conjugaisons:

Amo Deleo Lego Audio

Amas Deles Legis Audis

Amat Delet Legit Audit

Amamus Delemus Legimus Audimus

Amatis Deletis Legitis Auditis

Amant Delent Legunt Audiunt

Les terminaisons des personnes sont toujours celles que vous connaissez déjà, du moins à partir de
la 2e pers. du singulier: s, t, mus, tis, nt . Pour la 1 re, nous avons jusquÕici trouvé en général m :
amaveram, amaverim, amavissem.  Mais nous avions aussi trouvé o au futur ero, Çje seraiÈ, et par
suite à tous les futurs antérieurs: amavero,  ÇjÕaurai aiméÈ, etc.

Ce qui fait la différence entre les quatre conjugaisons, cÕest donc uniquement la voyelle qui précède
ces désinences personnelles. Nous trouvons dans la 1 re conjugaison a, dans la 2 e e, dans la 3 e i , sauf à
la 3e du pluriel, legunt.  Quant à la 4 e, remarquons quÕelle est toujours semblable à la 3 e, sauf quÕelle
ajoute un i  au radical du verbe, quand il nÕy en a pas dans la terminaison. Ainsi on a: audis, audit,
audimus, auditis,  absolument comme legis, legit, legimus, legitis.  Mais on a aud-i -o, contre lego, et aud
-i -unt,  contre legunt.

Passons à l'imparfait de lÕindicatif . Il a pour syllabe caractéristique ba . Quand jÕenseignais cela à
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des enfants, je leur racontais que ce temps est tellement imparfait  quÕon en resteÉ babaÉ Ce nÕest
pas très fort, mais il faut se mettre à la portée de son auditoire, et ce nÕest pas toujours ce qui est le
plus spirituel qui fait retenir le mieuxÉ

Nous avons donc:

Amabam Delebam Legebam Audiebam

Amabas Delebas Legebas Audiebas

Amabat Delebat Legebat Audiebat

Amabamus Delebamus Legebamus Audiebamus

Amabatis Delebatis Legebatis Audiebatis

Amabant Delebant Legebant Audiebant

Sur amabam  et delebam, il nÕy a rien à dire du tout.

Legere fait legebam, comme delere fait delebam. Quant à la 4 e, elle suit fidèlement la 3 e, avec un i  en
plus à la fin du radical, comme je lÕai déjà fait remarquer pour le présent.

Tout cela nÕoffre rien de mystérieux, ni même rien de difficile à retenir. Cependant il faut faire un
certain nombre dÕexercices dessus, afin de sÕentraîner. Car à force de voir des formes qui sont assez
près les unes des autres, on a une tendance inévitable à faire des confusions.

Pour terminer, parlons dÕune conjugaison qui est un peu à part des quatre que nous venons de voir:
cÕest la troisième conjugaison mixte .

Comme le nom de mixte  lÕindique, il sÕagit de quelque chose qui, tout en étant de la troisième, est
aussi dÕune autre. Vous découvrirez vous-même de quoi il sÕagit, si je vous conjugue le verbe capere,
ÇprendreÈ, qui fait à lÕindicatif présent:

Capio, capis, capit, capimus, capitis, capiunt.

Il sÕagit, vous le voyez donc, de verbes de la 3 e conjugaison qui se conjuguent comme ceux de la 4 e.
Par exemple, on a lÕimparfait capiebam.

En somme, on ne sÕapercevra que ces verbes sont de la 3 e, que lorsquÕon aura affaire à un temps
formé de lÕinfinitif présent, par exemple lÕimparfait du subjonctif, Çle temps le plus simple à formerÈ,
qui sera: caperem, caperes, etc.

Prenons maintenant le temps de faire quelques exercices, pour appliquer ce que nous avons appris
aujourdÕhui, et aussi pour revoir ce que nous avons appris autrefois: car ce nÕest pas tout
dÕapprendre, il faut aussi ne pas oublier. Rien ne sert de courirÉ si lÕon ne retient point. Terminons
sur ce proverbe à peu près.
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EXERCICES

1¡ Décliner:  Fructus, us, m.,  Çle fruitÈ (cf. fructueux, fructifier,  etc.). Genu, us, Çle genouÈ (cf.
génuflexion ).

2¡ Conjuguer:  le présent ind. du verbe rapere, rapio, rapis,  ÇvolerÈ; lÕimparfait indic. du verbe fleo,
fles, ÇpleurerÈ.

3¡ Traduire en latin:  tu nourris; vous écoutiez; il avertit; ils lisent; nous avertissions; jÕaurai détruit;
jÕaurais aimé; il aimait; tu as aimé; ils écoutent; avoir été; tu seras présent; vous aurez été présents;
que vous ayez été présents; ils ont été présents.

4¡ Thème:  Un corbeau, perché sur un arbre, tenait un fromage dans (son) bec. Alors un renard,
attiré (par) lÕodeur: ÇBonjour, cher, (lui) dit-il. Par Hercule, tu es fort joli. Si tu chantes bien aussi, tu
es sans doute le plus beau des habitants de la forêtÈ. Le sot corbeau désire montrer (sa) superbe voix
et ouvre le bec. Le fromage tombe, et le renard, souriant, emporte (sa) proie aussitôt.

Note. Ne pas traduire les mots entre parenthèses.

Vocabulaire.  Ñ Corbeau: corvus, i, m.  Ñ Perché: insidens, entis,  adj. Ñ Arbre: arbor, is, f.  Ñ Tenir:
tenere, eo, es. Ñ Fromage: caseus, i, m. Ñ Bec: rostrum, i, n.  Ñ Alors: tum.  Ñ Renard: vulpes, is, f. Ñ
Attiré: attractus, a, um.  Ñ Odeur: odor, is,  m. Ñ Bonjour: ave. Ñ Cher: optimus, a, um.  Ñ Dit-il: inquit.
Ñ Par Hercule: Hercule.  Ñ Fort joli: formosissimus, a, um.  Ñ Bien: bene. Ñ Aussi: quoque. Ñ Sans:
sine (abl.). Ñ Doute: dubium, i, n.  Ñ Le plus beau: pulcherrimus, a, um.  Ñ Habitant: incola, ae, m.  Ñ
Forêt: silva, ae, f. Ñ Sot: Stultus, a, um.  Ñ Désirer: cupere, io, is. Ñ Montrer: ostendo, is. Ñ Superbe:
praeclarus, a, um.  Ñ Voix: vox, vocis,  f. Ñ Ouvrir: aperire.  Ñ Tomber: fallo, is.  Ñ Souriant: subridens.
Ñ Emporter: rapere, io, is.  Ñ Proie: praeda, ae, f. Ñ Aussitôt: statim.

SEPTIéME LEÇON
Terminons-en aujourdÕhui avec les déclinaisons.

La cinquième  et dernière a le génitif singulier en ei  et le nominatif singulier  en es. Nous prendrons
pour exemple: res , Çla choseÈ.

Singulier. Pluriel.

Nominatif: Res Res

Vocatif: Res Res

Accusatif: Rem Res

Génitif: Rei Rerum

Datif: Rei Rebus

Ablatif: Re Rebus

Vous connaissez depuis longtemps rebus. Un rébus, cÕest une phrase quÕon représente Çpar des
chosesÈ (des images) au lieu de mots.
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Au singulier, nous avons toujours lÕaccusatif en m , le datif en i , comme civi  et manui ; lÕablatif en e
tout seul, comme nous avions manu , en u  tout seul. Le génitif et le datif sont semblables, comme
dans rosa  (rosae, rosae ).

Au pluriel, à noter l' e partout, notamment à rebus , alors quÕon avait man ibus , civ ibus . A noter aussi
le génitif pluriel, rerum,  qui se rapproche de rosarum, dominorum,  plus que de civium  ou de
manuum.

Le nominatif est le même au pluriel quÕau singulier.

La cinquième déclinaison renferme peu de mots, mais elle possède quelques mots quÕon trouve très
fréquemment, notamment res  et dies , ÇjourÈ.

Pour compléter lÕétude des adjectifs , nous devons parler de certains changements de forme quÕon
leur fait subir quand on les emploie dans des comparaisons.

En français, nous disons: ÇPaul est bon. Mais Pierre est encore meilleur  que luiÈ. Pour la
comparaison, on emploie donc une autre forme que la forme bon. On dit que meilleur  est le
comparatif  de bon. De même, pire  est le comparatif de mauvais.

DÕordinaire, au lieu de changer le mot ( bon en meilleur, mauvais  en pire ), on se contente de faire
précéder lÕadjectif du mot plus: Paul est  plus savant  que Pierre.

En latin, au contraire, on ajoute une terminaison à lÕadjectif. Par exemple, ÇsavantÈ se dit doctus.
ÇPlus savantÈ se dit doctior.  Ainsi, pour former le comparatif dÕun adjectif, on ajoute ior  au radical.

Si vous avez appris lÕanglais, vous avez vu par exemple que ÇgrandÈ se dit great,  et Çplus grandÈ,
greater.  Si vous avez appris lÕallemand, vous avez vu que ÇgrandÈ se dit gross, et Çplus grandÈ,
grösser. Ior  en latin, er en anglais et en allemand, eur  en français (meilleur), autant de terminaisons
qui sont parentes entre elles.

LÕadjectif au comparatif ( doctior ) est de la 3e déclinaison, comme odor.  On déclinera: Doctior, doctior,
doctiorem, doctioris, doctiori, doctiore; doctiores, doctiores, doctiores, doctiorum, doctioribus,
doctioribus.

Au neutre, au lieu de doctior,  on a doct ius . Us est une terminaison fréquente du neutre à la 3 e

déclinaison. Exemples:

corpus, corporis; opus, operis,  ÇlÕÏuvreÈ; vulnus, vulneris,  Çla blessureÈ, etc.

A part le nominatif doctius,  et aussi le pluriel en a (doctiora ), le neutre se décline absolument comme
le masculin et le féminin: Doctius, doctius, doctius, doctioris, doctiori, doctiore. Doctiora, doctiorum,
doctioribus.

LÕadjectif au comparatif suit son éternel destin dÕadjectif: cÕest-à-dire quÕil sÕaccorde toujours avec le
nom auquel il se rapporte.
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ÇPaul est plus savant que PierreÈ: Paulus est doctior quam Petrus.

Au lieu de faire suivre le comparatif de quam  et le cas voulu par le sens (ici le nominatif parce que
Pierre est le sujet du verbe ÇnÕest savantÈ sous-entendu), on peut le faire suivre de lÕablatif seul:
Paulus est doctior  Petro .

SÕil sÕagit de comparer entre elles plus de deux personnes ou choses, par exemple dans: ÇPaul est le
plus savant  de tous les élèvesÈ, on emploie une autre forme, quÕon appelle le superlatif. Nous disons
quelquefois en français: ÇCe livre est superlativement  ennuyeuxÈ, cÕest-à-dire: Çau plus haut degréÈ.

Le superlatif est en issimus . Pour doct-us, cÕest doct-issi-mus  qui se décline comme bonus, a, um.

Paulus est doctissimus omnium discipulorum.

Nous avons déjà vu omnis, e, ÇtoutÈ. Discipulus,  ÇélèveÈ, a donné en français disciple.  ÇLe discipleÈ
est le titre dÕun des plus beaux romans de Paul Bourget , que je vous engage vivement à lire, si vous
ne lÕavez déjà lu.

Le superlatif en latin nÕa pas seulement le sens de Çle plusÈ. Il peut aussi signifier: très savant, quand
il est employé seul. Paulus est doctissimus:  ÇPaul est très savantÈ.

En français, nous possédons quelques formes calquées sur ce superlatif: savantissime, illustrissime,
etc. Là, le sens est Çtrès savant, très illustreÈ. Dans généralissime, amiralissime,  le sens est: Çle plus
haut en gradeÈ.

Comme il nÕy a pas, dit le proverbe, de règle sans exceptions, tous les comparatifs et superlatifs ne se
forment pas de la manière régulière que je viens de dire.

1¡ DÕabord, quelques adjectifs, terminés en ius, eus, uus , nÕont pas de forme en ior  pour le
comparatif, ni de forme en issimus  pour le superlatif. On forme alors leur comparatif, comme en
français, en plaçant devant eux magis , qui signifie ÇplusÈ, et leur superlatif, en plaçant devant eux
maxime , qui signifie Çle plusÈ, ou ÇtrèsÈ, selon le sens de la phrase.

ÇPieuxÈ: pius . ÇPlus pieuxÈ: magis pius . ÇTrès pieuxÈ: maxime pius .

ÇEscarpéÈ: arduus . ÇPlus escarpéÈ: magis arduus . ÇTrès escarpéÈ: maxime arduus .

2¡ Les adjectifs terminés en er  au nom. masc. sing., comme pulcher,  gén. pulchri; acer,  gén. acris,
ÇvifÈ, forment régulièrement leur comparatif: pulchr-ior, acr-ior.  Mais, pour former leur superlatif,
on ajoute rimus  au nom. masc.: pulcherrimus, acerrimus .

3¡ Facilis,  ÇfacileÈ, fait au superlatif facillimus ; et difficilis,  difficillimus . Similis,  ÇsemblableÈ, fait
simillimus ; et dissimilis,  ÇdissemblableÈ, dissimillimus . Gracilis,  ÇgrêleÈ, fait gracillimus ; et
humilis,  ÇhumbleÈ, fait humillimus .

4¡ Enfin, de même quÕen français il y a fort peu de rapport entre la forme positive bon et la forme
comparative meilleur,  certains comparatifs latins diffèrent sensiblement de lÕadjectif positif:
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Bonus fait au comparatif melior , et au superlatif optimus

Malus pejor pessimus

Magnus major maximus

Parvus , ÇpetitÈ minor minimus

Multi ,
ÇnombreuxÈ

plures plurimi

Propinquus ,
ÇprocheÈ

propior proximus

Vous retrouvez sous ces différentes formes lÕorigine de nombreux mots français: améliorer,
optimisme,  sens péjoratif  (cÕest-à-dire sens défavorable ), pessimiste, majorité  et minorité,  le maximum
et le minimum,  la pluralité,  des suffrages, la proximité  dÕun endroit. Habituez-vous à toujours
rapprocher les mots latins des mots français, votre connaissance des deux langues y gagnera.

Passons enfin aux verbes .

De tout l' indicatif , nous nÕavons plus à étudier que le futur . Il est très différent, selon quÕon a affaire
aux deux premières conjugaisons ( amare, delere ) ou aux deux dernières ( legere, audire ).

En effet, on a:

Amabo , ÇjÕaimeraiÈ Delebo , Çje détruiraiÈ

Amabis Delebis

Amabit Delebit

Amabimus Delebimus

Amabitis Delebitis

Amabunt Delebunt

Legam , Çje liraiÈ Audiam , ÇjÕentendraiÈ

Leges Audies

Leget Audiet

Legemus Audiemus

Legetis Audietis

Legent Audient

Là encore, ce ne sont pas les terminaisons qui sont difficiles. Mais ce qui arrive constamment aux
débutants, cÕest dÕattribuer à legere ou à audire  (ou aux verbes qui se conjuguent comme eux) un
futur en bo , ce qui constitue un horrible barbarisme.

A ce propos, il nÕest peut-être pas superflu dÕexpliquer ce que cÕest quÕun barbarisme.
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Les Grecs, qui étaient très fiers de leur civilisation, avaient pour tout ce qui nÕétait pas grec un
mépris complet. Ils appelaient les étrangers, tous en bloc, des Barbares. Faire un barbarisme en
parlant, cÕest faire une faute comme un étranger pouvait en faire en parlant grec; cÕest donc
employer un mot qui nÕexiste pas en grec, Ñ ou en latin, Ñ ou en français.

Ceci dit, revenons à notre futur.

Amabo  et delebo ont les mêmes terminaisons que ero, eris,  ou que lego, legis. Ce qui est surprenant
dans legam, leges, audiam, audies,  cÕest de voir l'a de la première personne se changer brusquement
en e à partir de la 2 e.

Le subjonctif présent  (Çque jÕaimeÈ, etc.) est:

Amem Deleam Legam Audiam

Ames Deleas Legas Audias

Amet Deleat Legat Audiat

Amemus Deleamus Legamus Audiamus

Ametis Deleatis Legatis Audiatis

Ament Deleant Legant Audiant

La voyelle caractéristique est e tout seul dans la 1 re conjugaison, a tout seul dans la 3 e, et à la fois e et
a (ea) dans la 2 e: Çe, ea, aÈ, formule simple et commode à retenir.

Ne parlons pas de la 4 e; elle Çemboîte le pasÈ à la 3e, comme dÕhabitude, mais toujours avec son i
supplémentaire. La 3 e mixte ( capere: capiam, capias ) fait comme elle, naturellement.

Vous devez comprendre maintenant pourquoi jÕai tenu à vous présenter ensemble le futur de
lÕindicatif  et le présent du subjonctif . CÕest pour vous faire observer aussitôt les confusions quÕon
peut faire entre ces deux temps, surtout dans les 3 e et 4e conjugaisons. En effet, la première
personne est la même au futur et au subjonctif présent: legam, audiam.  Cette ressemblance fait
souvent oublier la différence qui existe entre les autres personnes. On prendra par exemple legat
pour un futur, alors que cÕest un subjonctif, ou leget pour un subjonctif, alors que cÕest un futur.

Vous voilà prévenus: Çun homme averti en vaut deuxÉÈ

Encore quelques mots la prochaine fois sur les impératifs et les formes non personnelles du verbe,
cÕest-à-dire celles qui ne se conjuguent pas: infinitif, etc., et nous aurons appris à la fois toutes les
déclinaisons et toutes les conjugaisons en ces huit premières leçons. Il nÕy aura vraiment pas à se
plaindreÉ si tout est su, naturellement.

ÇJÕen accepte lÕaugure et jÕose lÕespérerÉÈ

comme dit Auguste à la fin de Cinna, Ñ pour des vÏux, il est vrai, beaucoup plus ambitieux.
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EXERCICES

1¡ Décliner:  dies optatus,  Çle jour souhaitéÈ.

Nota.  Il est très important dÕapprendre à associer ainsi un nom et un adjectif de deux déclinaisons
différentes, pour sÕhabituer à bien voir les diverses terminaisons qui peuvent se trouver à un même
cas. Il est évident quÕen latin on rencontre constamment, se rapportant lÕun à lÕautre, des mots de
plusieurs déclinaisons.

2¡ Former le comparatif  et le superlatif  de: sapiens, sapientis,  ÇsageÈ; Ñ niger, nigra, nigrum,  ÇnoirÈ;
Ñ fortis, forte,  ÇcourageuxÈ; Ñ similis, e,  ÇsemblableÈ.

3¡ Donner le futur indicatif  de: implere, eo, es, ÇemplirÈ; et de dicere, dico, dicis,  ÇdireÈ.

4¡ Traduire en français:  Rapies. Cantes. Cantas. Cantabas. Cantares. Raperes. Rapiebas. Cantabis.
Fleas. Fles. Fleretis. Flebitis. Nutriam. Nutriat. Nutriet.

5¡ Version.  Ñ Multae puellae Romanae formosos vultus habebant. Ñ Nec fluctuum fremitus nec
ventorum impetus peritos nautas terrent. Ñ Boni cives parent legibus. Ñ Quercus ramos ventus
movet. Ñ Equi agros arant et plaustra trahunt. Ñ Alta quercus in terram cecidit. Ñ Paupertas non
terret poetam. Ñ Quiescimus libenter in umbra magnorum ramorum. Ñ Milites victoriam semper
cupiunt. Ñ Romani constituerant sapientes leges.

Vocabulaire

Ager, agri,  m. champ. Pareo, es, obéir.

Altus, a, um,  haut. Paupertas, atis,  f. pauvreté.

Aro, as,  labourer. Peritus, a, um,  habile.

Cado, cadis, pf. cecidi, tomber. Plaustrum, i,  n. chariot.

Constituo, is,  fonder. Poeta, ae, m., poète.

Cupio, is, ere, désirer. Puella, ae, f., jeune fille.

Equus, i, m., cheval. Quercus, us, f., chêne.

Fluctus, us,  m., flot. Quiesco, is, se reposer.

Formosus, a, um,  joli. Ramus, i, m., rameau.

Fremitus, us,  m., frémissement. Romanus, a, um,  romain.

Habeo, es, avoir. Sapiens, tis, adj., sage.

Impetus, us,  assaut. Semper, adv., toujours.

Lex, legis, f., loi. Terreo, es, terrifier.

Libenter,  adv., volontiers. Traho, is,  traîner.

Miles, itis,  soldat. Umbra, ae,  f., ombre.

Moveo, es, pf. movi,  remuer. Ventus, i,  m., vent.

Nauta, ae,  m., matelot. Victoria, ae, f.,  victoire
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Multi, ae, a,  beaucoup de. Vultus, us,  m., visage.

Nec, nec, niÉ niÉ

HUITIéME LEÇON
La déclinaison des pronoms français est très irrégulière. On a, quand ils sont sujets: je, tu;  et quand
ils sont compléments: me, te; je t'aime, tu m 'aimes.

Il en est de même en latin. Voici la déclinaison du pronom de la 1 re personne et du pronom de la 2 e

personne:

Nom. Ego, je, moi. Nos , nous. Tu , tu, toi. Vos, vous.

Acc. Me Nos Te Vos

Gén. Mei Nostri  ou
nostrum

Tui Vestri  ou vestrum

Datif Mihi Nobis Tibi Vobis

Abl. Me Nobis Te Vobis

Il nÕy a quÕà constater, sans essayer de lÕexpliquer, la grande différence qui existe entre ego et me,
entre me et nos, entre tu  et vos. ÇCÕest comme ça parce que cÕest comme çaÈ. Constamment dans
lÕétude des langues, nous en sommes réduits à cette formule qui résume notre impuissance à expli!
quer. DÕailleurs, comme nous sommes habitués à ces différences dans nos pronoms français, nous
nÕy faisons guère plus attention en latin.

Remarquez bien en tout cas que, au singulier, lÕaccusatif et lÕablatif sont semblables: me, te . CÕest
un point à retenir, car nous nÕavons rien trouvé dÕanalogue jusquÕici, si ce nÕest toutefois dans la
déclinaison de cornu,  neutre bien rare de la 4 e déclinaison.

Au pluriel, au contraire, cÕest le datif et lÕablatif qui sont semblables, comme à lÕordinaire.

Les datifs nous offrent des formes bien curieuses: mihi, tibi , au singulier; nobis, vobis , au pluriel.
Nous sommes loin de tout ce que nous avons appris jusquÕici à propos de ce cas. Malgré cette
étrangeté, les formes nobis  et vobis  sont parmi les plus connues, en raison de deux formules
fréquentes dans la liturgie (jÕy reviens encore!): Miserere nobis,  Çayez pitié de nousÈ, et Dominus
vobiscum,  Çque le Seigneur soit avec vousÈ.

A ce propos, nous pouvons noter immédiatement cette règle un peu bizarre: la préposition cum
(ÇavecÈ) se place après les pronoms personnels, et fait corps  avec eux. Par exemple, on dit en
français: un Çvade mecumÈ, cÕest-à-dire un objet dont on ne se sépare jamais. Vade est lÕimpératif du
verbe vadere, Çaller, venirÈ. LÕexpression signifie donc: ÇViens avec moiÈ. Cum gouverne toujours
lÕablatif.

Quant au génitif  de ces pronoms, il est tout bonnement emprunté aux adjectifs possessifs
correspondants.
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Mon  se dit meus, mea, meum. Notre: noster, nostra, nostrum.
Ton  se dit: tuus, tua, tuum. Votre: vester, vestra, vestrum .

Mei, tui, nostri, vestri , sont les génitifs de ces adjectifs possessifs.

Vous avez remarqué quÕau pluriel il existe deux formes de génitif: nostrum, vestrum  et nostri,
vestri . On nÕemploie pas indifféremment lÕune ou lÕautre. Nostrum  et vestrum  ne sÕemploient que
pour signifier: ÇdÕentre nousÈ, ÇdÕentre vousÈ. CÕest ce quÕon appelle Çsens partitifÈ, où il est question
de faire partie  dÕun ensemble. Exemple: ÇLe meilleur de nousÈ, ou ÇdÕentre nousÈ: optimus  nostrum .
Mais si lÕon dit: ÇLÕesprit est la meilleure partie de nousÈ, ce qui signifie la meilleure partie de notre
individu, et non pas la meilleure personne de notre groupe, on traduira: Mens est optima pars
nostri .

Est-il utile de répéter ce que nous avons déjà dit plusieurs fois, que le pronom personnel sujet ne
sÕexprime normalement pas devant le verbe? ÇJe risÈ = rideo.  ÇTu pleuresÈ = fles. Ce nÕest que
lorsquÕon veut insister sur lÕidée du sujet quÕon lÕexprime: ÇHier, cÕétait toi qui riais, et moi qui
pleurais. AujourdÕhui, cÕest moi qui ris, et cÕest toi qui pleuresÈ. Heri tu ridebas et ego flebam. Hodie
ego rideo et tu fles.

Je viens donc de répéter une règle déjà expliquée. Ce nÕest pas, certes, la dernière fois que cela
mÕarrivera. Car il ne suffit pas de lire, ni même dÕapprendre une seule fois un mot ou une règle pour
la savoir. Ce nÕest que par la répétition que les idées entrent dans la tête, comme le geste dans la
main: ÇCÕest en forgeant quÕon devient forgeronÈ. Ñ Les spécialistes de la publicité le savent bien,
eux qui sÕattachent surtout à répéter  leurs réclames. Ñ Attendez-vous donc à ce que je vous répète
plusieurs fois la même chose. Remarquez quÕaujourdÕhui, dÕailleurs, jÕai introduit mon ÇrabâchageÈ
dÕune manière discrète: ÇEst-il utileÉ?È ce qui semblait signifier que je nÕallais pas répéter. Ainsi,
lorsquÕun monsieur commence par: ÇJe nÕai pas de conseil à vous donnerÉÈ, vous pouvez être sûr
quÕil va vous donner des conseils pendant trois quarts dÕheureÉ

Cette vue sur les pronoms ne serait pas complète si nous nÕy ajoutions lÕétude du pronom réfléchi
de la 3 e personne .

Du pronom réfléchi seulement. Car il nÕy a pas en latin de pronom personnel de la 3 e personne,
correspondant à nos: il, elle, le, la, lui, ils, elles, les, leur.  On les remplace par un des pronoms
démonstratifs dont nous parlerons dans une prochaine leçon.

Le pronom réfléchi offre beaucoup dÕanalogie avec le pronom de la 2 e personne ( tu, te, tui, tibi, te ):

Accusatif: Se Datif: Sibi

Génitif: Sui Ablatif: Se

Naturellement, je nÕai pas donné de nominatif. QuÕest-ce en effet que le pronom réfléchi ? CÕest le
pronom qui renvoie au sujet de la phrase, qui le ÇréflèteÈ pour ainsi dire: de même qui, si vous faites
tomber un rayon lumineux sur une glace, vous obtenez un autre rayon, appelé rayon réfléchi.  Il ne
peut pas y avoir de rayon réfléchi sÕil nÕy a pas dÕabord un autre rayon lumineux. De même il ne peut
pas y avoir de pronom réfléchi,  sÕil nÕy a pas dÕabord un sujet  exprimé. Autrement dit, le pronom
réfléchi, par sa nature, ne peut pas être lui-même sujet. Il nÕa donc pas de nominatif.
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