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L'ORIGINE DU GÉRONDIF ABSOLU

Il y avait dans la langue latine trois constructions dites

raþsoluesr. La plus ancienne en était I'ablatif absolu, qui a
cles pendants dans plusieures autres langues indo-européennes:

p. ex. Lex regia chez Paul. Fest. 222 peler aram lunonís ne

tangíto, si t.anget, Iunoni criníöus demfssis agnum lemínam
caedito (voir Hofmann p.445 ss.). La source de cette construc-

tion est à chercher, comme I'a démontré Flinck-Linkomies,

dans I'ablativus sociativus.l
La construction absolue postérieure, I'accusatif absolu,

s'est développée dans le latin rvulgâire). Il est. attesté dans

des inscriptions depuis Diehl Inscr. christ. vet. no. 2138 B

línítos annos uitae rece.ssísfi in pace securus (voir Hofmann

p. 449 ainsi que Biese p. 4 ss.), CIL VIII 8924 (env. 300 après

J. C.) quinquegenlaneos rebelles caesos multos etíam et aiuos

adprehensos sed et praedas acfas repressa desperatione eorum

uíctoríam reportaaeríf (voir Biese p. 7 ss.), Mulom. Chir. p. 34'

l0 uenos íntercísas . .. uulnerato. numquam suÍiundet iumentum

(Ahlquist p. 50, Biese p. 20), ibid. p. 30, 17 quem tumotem pal-

patum íntellíges carnem ínlus ¿ss¿.

La troisième tournure absolue, le nominativus absolutus,

appartient aussi à la langue tardive et lvulgairel. Nous en avons

des exemples depuis le VIe siècle après J.C., p.ex. CE 2103' I
cuí coníux moríens non luit alter amor (voir Hofmann p. 449 s.,

Biese p. 72 ss.), Mulom. Chir. p. 31,24 quod uulnus semper humo-

res líquídí prolluentes non desínet (voir Ahlquist p. 53)' Greg.

r Voir son étude De ablativo absoluto quaestíones, AASF.
B XX: 1. Les explications comme celle de Sechehaye p. 157 ss.'

qu'il s'agirait ici de l'ablativus temporis, etc., ou celle de Balty
(p. 91) et de Lyer (p. 238), que nous aurions ici un ablativus sepa-

rativus: Carthagine deleta Scipio Romam prolectus esf serait alors
lScipion partit de Carthage détruite') par analogie de Carthagine
magna scípio Romam p.e., sont à rejeter comme tout à fait erro-
nées: elles ne peuvent élucider l'origine des ablatifs absolus du
type Cicerone consule ou de celui cité ci-dessus.
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Tur. II 64,21 haec iIIí audíentes et se ínaicem praeaeníentes
oritur ínter eos contentío. L'étrange grammairien Virgilius l\Iaro
Grammaticus en donne le premier une explication (p. 161):
nominativus câssus participii modo et ablativus saepe pro se

invicem ponuntur, quod utrum sit rectum an secus, eorum qui
ita scribunt arbitrio relinquamus, et puis (p. 162): sicut in
versu Bregandi Lugenici legimus: solus Cato míIes, populus
lurbatus, ín acíe stetít, quasi hoc dixisset: solus populo turbato
stetít.

,È

Dans les langues romanes, d'autre part, nous avons deux
constructions ,rabsoluest: le participe et le gérondif absolus,
dont le premier est sans doute la continuation de I'accusatif
absolu latin: compârez p.ex. Chanson de Roland 710 ss. paien
cheualchent . . . helmes lacíez e ceíntes lur espees avec le passage
chez Greg. Tur. hist. franc. V p. 212,7 iIIe aero porrectam dex-
teram íurauít (voir Norberg, Synfa/rfische Forschungen p.87 ss.).
L'explication de Lerch (^F/fsf. franz. Sgntar III, Leipzig 1934,
p. 114), que les constructions absolues participiales des langues
romanes seraient issues de I'ablatif absolu latin, est erronée.
Ces tournures sont naturellement dérivées des accusatifs
absolus.l

La construction absolue avec le gérondif se rencontre dans
toutes les langues romanes dès une époque très ancienne:
esp. Cid 919 quando uído mío Cíd asomar a Mínaga, eI cauallo
corríendo, aalo abraçar sín falla, ital. Sacchetti 22, 57 uenendo

alla conclusíone, li costumí e Ie opere sue sono state talí e sì. fatli,
che . .., port. Graal 50 elles esto dízendo aqut ueem dous caaal-
leíros, roum. aoínd Dumnezeú uom reuzí, etc. (voir mes Unfer-

1 A en juger d'après la formule dont se sert Skerlj ($ 432 p. 139)
il ne semble pas connaltre l'histoire et le caractère de l'ablativus
accusativus et nominativus absolutus du latin ni leur survivance
dans les langues romanes, ce qui est le cas. à ce qu'il me semble,
chez bien d'autres romanistes.
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L'orí.gíne du gérondil absolu

suchungen p. 82, Nleyer-Lühke Gramm.III p. 535 s., Dittes
p. 15, Klemenz p. 36, Lyer pp. 237 et 261, Skerlj p. 1a5).

En français se rencontrent des constructions comme Rol.

2997 ueant cent míIíe humes, Roman de Rou II 4643 aiuant

son pere,9249 entrant settenbre, qui sont pourtant rares et en

général I limitées aux gérondifs des verbes ueoír et oir (voir

Klemenz pp. 39 et 45, Mönch p. 124, Brunot II p. a65). Déià

Klemenz a cherché à prouver qu'il s'agit ici d'un gérondif et
pas d'un participe présent. La même opinion est exprimée par

Stimming p. 545.2
Plusieurs romanistes veulent pourtant considérer ces tour-

nures comme des formations savantes avec le participe absolu.

Un résumé de cette discussion des grammairiens se trouve

chez Lyer pp. 248-250. Ainsi, d'après Meyer-Lübke (Rom.

Gramm. III p. 455 et p. 557), ces constructions seraient

de la même manière que celles avec le participe passé (celø

faít, il sortit, etc.) - dérivées de I'ablatif absolu latin, et la
même explication, à ce qu'il me semble, est approuvée encore

par Sechehaye p. 157 ss.3

Weerenbeck s'oppose (p. 155) aussi à la théorie de Klemenz

et Stimming en citant Hoepffner, l'édition de la Chanson de

sainte Foy 545 (p. 175), selon qui le participe présent aurait
conservé sa fonction verbale entre autres choses danS rl'abla-
tif absolur. Les constructions participiales absolues du fran-

I Cependant (encore aujourd'hui) Catême-prenant, les trois
jours gras qui précèdent le mercredi des Cendres.

s Sur uoíant foz.' rsie erklärt sich durch das im Französischen
konsequent durchgeführte Prinzip, in verbaler Funktion nur das.

Gerundium und nicht das Part. Praes. zu verwendenr.
s L'explication donnée par Bally p. 91, que dans un cas comme

I'ennemí uaincu l'armée se relíre, le participe absolu serait une

segmentation de I'ennemi est uaincu... n'a pas plus de valeur
que celle citée par Virgilius Maro Grammaticus p. 162 à propos
du nominatif absolu: >solus Cato miles, populus lurbatus, ín acie

stetit . . . quod multi penitus ignorantes verbum possuere esfr.-
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çais seraient d'origine savante, calquées cependant non sur
I'ablatif mais sur I'accusatif absolu.

La théorie de Klemenz et stimming est pourtant soutenue
par Lyer. D'après lui, il ne peut s'agir ici du participe présent
mais du gérondif, parce qu'il n'est pas mis au pluriel quoique
son sujet soit au pluriel.l Il dit en outre (p. za$ qu'il est tout
à fait invraisemblable que des constructions si répandues dans
la langue française puissent être d'origine savante.z

Il n'est pas possible de traiter ici toute la question des
constructions absolues françaises, mais à mon avis nous devons
faire une distinction entre les constructions originales et popu-
laires, qui sont sans doute dérivées de l'accusatif absoru du
latin tardif, et les formations savantes, frappées pour rendre
des ablatifs absolus latins par des tournures semblables
(cf. Biese p. 92). Un emprunt savant ne peut être fait que
de I'ablatif absolu latin, I'accusatif absolu étant inconnu dans
la langue classique.s

Quant à ces tour¡ures françaises avec le rparticipe présent
invariabler (: gérondif), il faut les regarder comme parallèles
à celles des autres langues romanes - eomme le fait aussi

r Klernenz ctit p. 37 que unicht nur gewöhnlich, sondern irnrner
steht in den altfranzösischen originaltexten in der absoluten
construction die unflectierte Form, d.h. das Gerundiumr. comme
le remarque L¡-er, ce fait important a été entièrement passé sous
silence par Lerch p. 481. En effet,la majorité écrasante des exem-
ples publiés par Stimming (p. 5a5) et Mönch (p. 124) offre une
forme invariable, même quand le sujet est au pluriel.

2 Au contraire, des expressions avec un participe variable
comme allaire cessante, séance tenante, etc., peuvent fort bien être
des formations savantes de la langue du Patais.

3 Cf. Klemenz p. 37: 'rDie übersetzungen (c.-à-d. en ancien
français) und unter ihnen besonders die Dialoge setzen gerade in
der absoluten construction so consequent im Singular die unflec-
tierte, im Plural die flectierte Form, dass man hier deuilich die
absichtliche wieclergabe cler lat einischen Part icipialconstruct ionen
siehtr.
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L'origine du çrondil absolu

Lyer p. 249 et éviter des explications trop embrouillées

et forcées, comme en donne Weerenbeck pour motiver l'inva-
riabilité de la forme verbale (voir déjà chez Klemenz p. 36).

Pour le gérondif absolu on n'a jusqu'ici pu présenter aucune

correspondance latine directe, comme le dit }lönch p. 123:

'rWir finden für diese I{onstruktionen, in der das Gerundium
absolut verwendet wird, im Lateinischen kein Vorbildr. Dès

Iors, plusieurs romanistes ont conclu que nous avons ici une

construction postérieure et non-latine, développée indépen-
damment dans les diverses langues romanes.l Ainsi Lyer
soutient (p.252) que les points de départ des constructions
latines et celles des langues romanes seraient tout à fait diffé-
rents, de sorte que ula rupture des langues romanes avec le
latin est, sur ce point, nette et définier.

Par conséquent, plusieurs savants ont essayé d'expliquer
I'origine de cette tournure par différentes hypothèses, sâns

pourtant qu'on eût trouvé une solution satisfaisante. Ainsi
Diez (Gramm. der rom. Spracåen, Bonn 1882, p.957 ss.) con-
sidère I'accusatif absolu roman comme dérivé de I'ablatif
absolu latin, oir I'ablatif aurait été plus tard rremplacér par
I'accusatif ou par le nominatif, et le nominatif du participe
présent à son tour par le gérondif. Ce n'est cependant pas une
véritable explication 2, mais la simple constatation d'un fait.

r P. ex. Lyer dit Archioum Romanícum 15, 1931, p.423: 'rDans
les plus anciens textes romans . . . nous trouvons le substantif
toujours au nominatif avec la fonction de sujet. C'est la princi-
pale raiscn morphologique qui empêche de croire à une descen-
dance latine du gérondif absoluu.

t Cf. p.958: rAuf die Wahl des Casus kommt practisch wenig
an, und so nehmen wir an dem Nominativ, wenn er den Accusativ
verdrängt, um so minderen Anstoss, als auch andere Sprachen. . .

diesen Casus zulassen.))

:È
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Klemenz, en mentionnant (p.41) le gérondif absolu, ne
dit rien de son origine, tandis que Meyer-Lübke (g 422p. a55)
considère les constructions romanes absolues comme conti-
nuant I'ablatif absolu latin.l Il dit simplement que I'usage absolu
du participe présent, quoique régulier en latin, est limité,
dans les langues romanes, à la période la plus ancienne du
langage, car lger'õhnlich ist das Gerundium an seine Stelle
getretenl.z Lerch à son tour veut (p. aSl) rattacher le géron-
dif absolu au participe présent latin employé dans I'ablativus
absolutus, sans pourtant donner aucune explication de leur
relation réciproque.

Enfin une analyse claire des phénomènes apparentés est
présentée par Flinck-Linkomies (Neuphílotogísche MitteíIun-
gen 25,1924, p.214 ss.), qui en traitant du gérondif absolu
dit (p. 219): ¡¡als Vorlåufer des absoluten Gerundiums kann
meines Erachtens der spåtlateinische Nominativus absolutus
angesehen werdenr. Pourtant Sechehaye est toujours (p.lb7)
de I'avis de Lerch, tandis que Skerlj, lui aussi, a tort quand
il explique ($ 179, p.54) Ia notion du terme rabsolu,¡ de la
manière suivante: rrces participes font tout à fait abstraction
d'un sujet exprimé . . . ils n'en ont pas besoin>, et il a tort
encore quand il dit que >l'ablatif du gérondif a conservé cette
valeur 'absolue' lorsqu'il est devenu à la façon de audifo un
complément circonstancieb. Cela n'est pas vrai, comme I'a
déjà démontré Gustafsson (Eranos 5, 1904, p. 84): audíto

1 D'après lui (p.533) la tournure uoiant toz de l'ancien fran-
çais serait issue de *aidend.o fofrs. Dittes admet (p. 15), lui aussí,
un prototype hypothétique latin du genre de *amfc¡s audiendo oa
de tamicos audíendo.

2 Ainsi Stimming (p. 5a5) fait seulement observer que dans
l'ablatif absolu latin on a toujours un participe, tandis qu'en
français nous avons le gérondif. (omnibus aidentíbus - uoiant
foz), mais rsie erklärt sich durch das im Französischen konse-
quent durchgeführte Prinzip, in verbaler Funktion nur das Ge-
rundium und nicht das Part. Praes. zu verwendenr.
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est la même chose que c¿¡m audítum esd mais legendo n'a jamais
le même sens que cum legendum est (cf. Löfstedt, synf actica
II p. 286 ss.).

Il est aussi à observer que plus bas ($ 1g4 p.b6) skerlj
donne une autre explication - et en effet la waie - du terme
r¡absolur: ril fallait que le gérondif eût un sujet particulier
exprimér. L'origine de l'usage absolu du gérondif est d'après
Skerlj à chercher dans les cas comme Liv. 4, 4l,ll quín íilí,
remíttendo de summa quísque iurís, med.íís copularent concor-
díam, patres patíendo tribunos mílítum pro consulibus fierí,tribuní plebí non íntercedendo quominus quattuor quaestores . . .

fíerent, Liv. 24, 5, 8 tendend.o autem duo ad carthagíníenses,
T'hraso ad socíetatem Romanam, certamíne ac stud.iís interdum
in se conuertebant anímum adulescentís, Liv. 3g, 17, g non legío_
nföus legíones eorum solum erpertí sumus, sed. aír unus eum
aíro congrediendo T. tr'Ianlíus, M. valerius, quantum Galli-
cam rabíem ainceret Romana uírtus, docuerunt son explication
ne tient pas debout: le sujet du gérondif - quoique exprimé
par un autre substantif - est en effet toujours le même que
celui de la proposition principale, ce qui a été, d'ailleurs, nãté
par Lyer dans son articre Archíuum Romanicum 15, rg3r,
p. 425 note 1.

Quant à la note de skerli (pp. 57 et 6g) sur les cas où le
gérondif est pourvu de la préposition in, il est à observer
qu'ils sont dus à une traduction littérale de I'original: vulg.
Ps. 9, 4 ín conuertendo ínímícum meum: LXX ¿, iø ô,oootg;,_
gfivar, ùu ðyùpóy poo, Itala ps. 31, 3 in clamando me.. LXX
ånò æõ upddew pe: Vulg. dum clamaîem, Vulg. ps. l0l, 2i ín
conueníendo populos ín unum: LXX êv re owaTgfir,ar J,aøùç
ênì' rò aôrò, vulg. Ps. 12b, I ín conaertend.o Domínus captíaita-
tem síon lacti sumus sicuf consolati: LXx êa tÇt êøtotgapar,
xúpnu, Vulg. Ps. 141, 4 fn delícíendo er me spiritum mettm:LXX èu tQ êxJ.eíne¿y è€ èpo6 rò nueõpá, pou, Itala Matth.
13, 25 ín autem dormíendo homínes uenít ínímícus: ða öè rÇt
xateúôen, rcùç àvfipcinovç: vulg. cum autem d.ormírent homí-
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démontré dans mes Untersuchungen (pp. 78, 80, 132 ss.), les

cas où le gérondif latin a un autre sujet - exprimé par un
substantif au nominatif - que celui de la phrase, sont en effet
très rares. Lyer a tort aussi lorsqu'il estime que I'addition d'un
autre sujet, comme go, à une proposition comme lazíendo esto

ellos aeabaron Io so ne changerait rien au syntagme oir lazíendo
serait un complément prédicatif de tout le syntagme, car
après l'addition du sujet yo c'est toute la tournurc go lazíendo
esfo qui est un complément de tout le reste de la proposition:
(Cid 3205\ go fazbnd.o esto ellos acabaron lo so.

L'existence des constructions semb'lables dans toutes les

langues romanes suggère, à mon avis, qu'elles doivent être,
d'une rnanière ou d'autre, à ramener à un modèle latin. Par
conséquent, toute la question tellement controversée peut être
résolue si nous pouvons trouver des exemples du gérondif >ab-

solur dans des textes latins. Les arguments invoqués par Skerlj,
dont nous avoRs traité ci-dessus, n'y suffisent pas. Je crois
que dans mes Unfersuchungen p. 8l j'en ai donné des preuves.
Nous lisons dans Epistula Alexandri (Iul. Val. éd. par Kuebler,
p. 206, 17) dont le texte est confirmé par tous les manuscrits
(voir la préface de Kuebler p. XXVIII ss.) quorum. equítes

caedendo poplítes admodum nongentos congregatos octogínta
occídímus, d.etractisque cornib¿¡s s¿u dentibus insígníDus onusfus
praeda in castra peruení, donc une phrase avec trois sujets
différents: equites caedendo... (nos) occid.ímus... (ego) per-
ueni. Dans le second texte de cette epistula, qui est beaueoup
plus réucnt (publ. par Pfister, Kleíne Terte zum.Alexandenoman,
Heidelberg 1910), p. 30 nous n'avons qu'un sujet: míIítes autem,
quí erant caballícantes, coeperunt persequí eos et subneruabant
illos et occiderunt er eís nongentos octogínta el tulerunt eæ eís

dentes et cornua el síc reuersí sunt ín ipsum alipergum.
Une tournure semblable se rencontre aussi' chez Fulg. de

*
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aet.36 cu¿us príncípíum sícut propitía díuínítas operando exti-
tít, íta írata terminum contulít. Puis chez Isid. sentent. 3,7,26
(Migne, Patrologia Latína, tom. 83 p.677) multí orantes non
eraudiuntur prouídendo íIlis Deus melíora quam petunt. Chez
Leo Archipresbyter r nous trouvons plusieurs exemples d'un
parallélisme distinct entre les gérondifs et les nominatifs
absolus. Gérondif absolu: l,2hoc dícendo prínceps mili-
cíae subrísít Nectanabus et d.irit correspond au génitif absolu
grec chez Pseudo-Kallisthenes 1, 2, 3 oíituç eínówoç roõ
orpauígyoa p,eôtóoaç ô Nexraveþù ei.ner, ainsi que 2,21 talí-
ter íIIe íurand.o omnís populus fleuit: Ps.-Kall. 2, 21, 23
oíhaç a,fuoõ ópóoavtoç ù nX,fitoç ðôdxpuoeu, puis 1, 14 sic
respíciendo sursum Nectanebus accessíl ei propíus Alexander,
1,23 nunc autem nascendo PhíIíppo líIíus ipsa gallína lacta
esf sferílis, 2,5 hoc dícendo Dernostenen (nominatif d'après
Pfister) acquíeait cunctus populus, 2,7 cogitemus de saluatíone
nostra, ut non íntendendo in elatíone nostra, despícíendo íIlum,
dícendo, quia nihíI est Alerander, superbiendo, qaía tenemus
regnum Persarum, paruítas íIIi crescat . . . dubíto, ne accrescat
tempus illíus adíuaando eum superna proaidentia. . . et optando
nos eícere íllum de EIIada, eícíat nos fpse de Persida, 2,8 hoc

consílíando Darius rcr... oenít Alerander. Norninatif
absolu: 1,4 Nectanebus autem mo.nens ín Macedonia Philippus
habíú ín prelium, 1,37 hanc epistulam allerentes homines illius
precepit eam legere, 2,20 transeuntes autem lluaium Stragan
Macedones cucunít Alenand.er, 3,17 VI nos autem magnís aocí-
bus acclamantes . . . tímuerunt, 3,25 habitatío nostra est ultra
lluaium ín quadam ínsula cíngens eam in gíro ipse fluuius,
3,32, 4 introierunt per unam partem et exierunt per alíam. . .

suspirans íIIe fortíter. Comme le gérondif absolu dans les cas

cités ci-dessus, le nominatif absolu est aussi utilisé pour tra-
duire un génitif absolu grec: 1, ll sedens PhíIippus solus parua

I Der Alerandenoma.n des Archipresbgters Leo, hrsg. von
F. Pfister, Sa¡nml. mittellat. Terte 6, Heidelberg 1913.
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atque miúis aais ascendít ín gremíum eíus et generauit ouum:

Ps.-Kall. 1, 11, I xafie(opévoa toú (Þútínnoa . .. ögu6. . . eíç æùç

xó),nouç aútoõ å).ïo¡révr¡ ëtexet, cì¡óv.

La naissance du gérondif absolu est sans doute due à l'équi-
valence de I'ablatif modal du gérondif avec le nominatif du

participe présent, bien attestée dans le latin tardif, p.ex. Vitr-
2,8, 20 recipientes umorem turgescunt, deinde síccescendo contra-

huntur, Tac. ann. 15, 38 ín edita assutgens ef rursus ínleríora
populando. Hist. Apoll. 3 A quaestíones proponebat dícens:

B q.p.dícendo (voir des exemples ultérieurs dans mes Unfer-

suchungen p. 69 s. et chez Hofmann p. 600). Il va sans dire
que c'est justement cette équivalence qui rend facile la réponse

à la question posée par Weerenbeck p. 155: uon peut se deman-

der en outre, comment pour cet auteur (c.-à-d. Flinck-Linko-
mies), un nominativus absolutus comme epíscopus bened.icens

serait devenu epíscopus benedícendo>.r

Comme le démontrent les faits statistiques publiés par

Taylor pp. 86 et 98 2, c'est le participe présent qui se trouve
le plus souvent dans le nominativus absolutus: 17 cas contre
8 du participe parfait, tandis qu'en accusativus absolutus il
n'y a des exemples que de ce dernier. La même relation est

aussi constatée par Löfstedt I et Bonnet a; voir aussi Biese

p. 90 et Hofmann p. 449.

Au début, I'ablatif du gérondif n'était qu'un simple abla-

tivus instrumenti d'un nom verbal, dont le sujet devait être

le même que celui de la phrase. Nous avons pourtant des exem-

ples du gérondif avec un autre sujet queceluidelaproposition-

I Cf. Biese p.91 s. Chez Fortunqt, cité par lui, c'est avant
tout la torce métrique qui fait que le nominatif súans doit être
remplacé soit par stante soit par stando.

2 Pauline Taylor, The Latinítg of the Liber fIístoríae F¡anco-
rum, thèse, New York 7924.

s Philologíscher Kommentar zur Peregrinatio Aethe¡iae, Upp-
sala 1911, p. 158 s.

I Le latin de Grégoíre d.e Tours, Paris 1890, p. 567.
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Quand le sujet est âlors exprimé par un substantif particulier,
il est à un casus obliquus. P.ex. Publ. Syrus 44 audendo uírtus
crescit, tardando tímor,249 heu qudm multa poenitenda íncununt
uíoendo diu; Ter. Hec. 434 ut me ambulando rumperef (voir mes
Untersuchungen p. 78 s. et p. 132 s.). Le substantif qui est le
sujet logique du gérondif se rencontre quelquefois aussi au
nominatifr p.€x. chez Filastr.24,4 ludaeorum populus ímpíeta-
lem gentíIíum sequendo a díaína suíptura accusatur (ainsi iåíd.
130, 2). Ici le prédicat de Ia phrase est au passif, mais aussitôt
que nous avons dans un tel cas un prédicat actif, le gérondif
et son sujet - qui ensemble remplissent le rôle d'une proposi-
tion relative - forrnent une tournure ¡rabsoluel, qui n'est pas
grammaticalement liée à la proposition principale. Dans la
langue vulgaire nous avons des cas où par une anacoluthe une
proposition relative a été segmentée du reste de la phrase,
p.ex. chez Ampel. 22,2 Valerius Cor,Dinus, quí a Gallo prouo-
catus cum pugnaret, coruus galeam eíus ínsedit et hostem pertur-
bavít. La proposition relative en pourrait être remplacée par
une construction participiale Valeríus Coroinus . . . pugnans
(: nominativus absolutus) ou par un gérondi| Valeríus Cor-
uinus . . . pugnando, coruus galeam eíus ínsed.ít, et voilà notre
gérondif absolu.

Quant aux cas comme aoíant toz, oÌt le sujet du gérondif
est au casus obliquus, nous avons déjà chez Leo Archipres-
byter une tournure semblable: 2, 72 Darius . . . lleuít ueníendo

illí ín mentem parentes suos. Ce type du sujet est traité d'une
manière générale par Norberg.l A I'égard du gérondif, Skerlj
pp. 100 et 148 est à compârer.

Quoique primitivement un ablatif, le gérondif est, dans les

constructions absolues - au point de vue syntaxique - senti
et traité comme un nominatif, ce qui correspond parfaitement
au nominatif du participe absolu.

1 Sgnfalcfische Forschungen aul dem Gebíete des Spcitlateíns und
des lrühen Mí.ttellateins, Uppsala Universitets Ärsskrift 1948, p. 95,
ainsi que Béítrd.ge zur spdtlateínischen Sgntar, Uppsala 1944, p. 26.
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