
Une langue qui s'en va : quelques observations
sur un recueil de morceaux en patois vaudois

Autor(en): Cornu, J.

Objekttyp: Article

Zeitschrift: Bulletin du Glossaire des patois de la Suisse romande

Band (Jahr): 12 (1913)

Heft 3-4

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-241384

PDF erstellt am: 21.09.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-241384


40 J. CORNU

UNE LANGUE QUI S'EN VA

QUELQUES OBSERVATIONS SUR UN RECUEIL DE MORCEAUX

EN PATOIS VAUDOIS

Lors de mon dernier sejour dans le Jorat je t'ai dit, eher

docteur, que le patois de nos villages, tel qu'il se parle aujour-
d'hui, est un baragouin qui ressemble de moins en moins ä la

langue de nos peres, car, a vrai dire, ce n'est ni du francais ni
du patois, ä moins qu'on ne prenne ce mot dans son plus mau-
vais sens; qu'il suffisait d'un peu d'attention pour remarquer
l'invasion d'une foule de mots soit purement francais, soit

francais d'origine, mais affubles d'une terminaison patoise qui
voile tant bien que mal leur provenance etrangere, et l'emploi
de mots patois deformes sous l'empire du francais et rappro-
ches en quelque sorte de cette langue.

En m'envoyant Po Recafd (A Lozena tsi Payot & Cic, 1910),

dont je te remercie, tu m'as parld des eloges qu'on a faits de

ce riche recueil et tu m'en as dit toi-meme mille belles choses

qui me font conclure que tu crois ces eloges en tous points
mdritds. Le contenu du volume Po Recafd, souvent trfes amüsant,

t'a empechd sans doute d'estimer ä sa juste valeur le

contenant qui est la langue. Au point de vue de la langue, si

tu veux bien me permettre de dire ouvertement ce que je pense
des morceaux que renferme Po Recafd, il y en a un grand
nombre de mauvais, beaucoup de mediocres et peu d'excel-
lents. La plupart de ceux qui se sont melds d'ecrire dans

la langue de nos paysans paraissent ne pas savoir qu'elle
exige comme toute autre langue, pour la posseder, une etude

sdrieuse, embrassant toutes les parties de la grammaire, et que
cette etude est bien plus malaisde que celle d'une langue litte.
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raire, eclaircie ä l'envi par de nombreux ouvrages gramma-
ticaux et lexicographiques.

Tu tiens, m'e'cris-tu, ä mon jugement sur Po Recafd. Sans

doute que tu te rappelles le temps oil je te menais par la main

et que tu me recitais: « Quelle heure est-i! — Midi. — Qui
l'a dit? — La Judith.— Que fait-elle? — Des dentelles. — Pour

qui? — Pour son petit.— Comment est-il gros? — Comme un

sabot», et oil je me donnais la peine de te faire parier patois.

La competence, quant ä notre vieux langage, je l'avais peut-
etre il y a une quarantaine d'anne'es. Je ne puis guere 1'avoir

accrue durant celles que j'ai passees ä l'etranger. Ce que je te

communique, ce sont des debris de mes souvenirs. Mais je crois

que les listes suivantes d'incorrections notees au cours de mes

lectures serviront ä te prouver ce que j'avance.
Est-ce par ignorance que les auteurs des pieces contenues

dans Po Recafd terminent par a les mots feminins suivants1:

agasa, bita, poura bita, bolondzira boulangerebotonira
boutonniere', dilgza, la deraira, sa draita, dzalya ,mou-

cheteedzeba cage dzindlyira, faira foire pitäy) de

fruita (on dit frouiti), kyisa fye'sa, kouaita hatekrouya
esib/na, krouya fena, krouya le"ga, krouya vya, manaira,
mataira, prait mataira ,assez', Vepona naira, nosa noce',
neira noyiro, orolya, pansa panse pataira, pouaira, la
promira nl, la prsmira ralondso, pr)mirami", tsasa, tseraira,
vergonya, la vilya, la poura vilya, vilya kotoma, vilya kura

(sotte', vilya fina, vilya feralya, vilya %lyotso, %lya bouna

vilya preyiro, vilya vonyo, vilya veva?

Tu sais aussi bien que moi que ces substantifs et adjectifs

qui r^pondent ä la premiere declinaison latine ont e (o) comme
teripinaison en patois.

Est-ce par ignorance qu'ils donnent en revanche la termi-
naison e aux mots que voici, mots qui jadis avaient a:

1 Les citations aussi bien que les formes patoises qui devraient les

remplacer sont transcrites d'apres le Systeme du Bulletin. On a main-
tenu cependant la graphie an — ao.
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la gaula auverts, msnä la barks, troväve la tera trau bäss

per tsi Ii, Berns, bitorss pour betösa, le siks k'a dau bouts

dor boutafro, on-na brävs dze" ,une brave personne
chEtss-moks, on-na danchauzs, etsils,fays brebis', ti stau

galsbontin, o?t-na tota galizs, pre"dre gards at bolon, gards
ton fin foinlo gards-robs, i?t gizd de, la governs, kodsrs

pour kodsra, kodoura, a plyata kod)rS, ylya kramins pour
kramona, ma kouzins Zalins, la laivrs le lievrela le"gs,
ott-n Otra le"gs, Vetai tota malads, la trials tsans), la marks

a ftt, pre"dre mezoflrS, I'aval to rupä a mdzotirs per IE, la fina
s'etai mess chu lo pi d'alä lai foradzi de" se-z älyon, on-na

moss pour mosa, la nots, ylyau d'Orbs, balyi la parols, peins
pour pitt-na, on-na petits bouato pour ott-na pitita bouaiti, le

bow dau Dzorä m lai monteran pä pipets ,rien du tout',
pomärds, la ports auverta, S3 Mä n3 marmote, Avri fa la
pots, dai-z ozl de pouts rass, s'tre remess a plyorä, ylya rings,
min de reponss, plyass de la Riponne pour Ripouna, on-na

tota ruds, la rnindrd ruva, la prdmTrs sorts, la tants Nanets,
la tchJvrs, la tsnäblys ,1a seance', ylya tsaravoüts, k) fä, yd
S-t3 ylya tsaravoüts de mrhbaugro, vermins pour vermsna,
vuss pour vusa (Jorat: yusa)

Jadis les mots suivants et autres pareils avaient la termi-
naison -o (c'est un o plus ou moins ferme; dans beaucoup
d'endroits c'est ott): l'ädzs pour Vädzo, AvintsS pour Avintso,
chäve Bon bornys, lo dyablys le pratnye til, lo dyäblys de

Nonfou, dyabs la mi, pas une seule miette', dyabs lo pä, nulle-

ment', dyabs la pE k3 fazan, its ne faisaient nullement la paix',
dyabs lo pi, intss pour intso encre', lo fldzs, ylyau krouys-z
e'fan, dai krouys-z onto, krouys-z ozi, dai krouys v?zin, le-z

e'fian san krouys, on mandzs de roumas?, lo mittdrs, monds

pour mondo, on moüb de boü pour on moülo ou plutot on moüno

de boü, car moüno est la forme patoise, ordzs, lo paivrs, on to

bi pridzs, proütss de Lozsna, proutss de sti vslädzo, proütss
dau tnoti— lyin dau bon Dyu, lyin de son bin —proütss de

sa perda, lo rodzs a la Nanets, se pai etan plys rodzs ks lo
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fu, servisa, tonerd, lo tsankrd la me"ta k) dyo, tsankra de

ouivra, on s£ fä vTlya.

La terminaison -p a-t-elle rdellement remplace dans le parier
patois l'ancien -o

Y a-t-il un avantage quelconque ä emprunter des pronoms
et des adjectifs possessifs au francais et ä dire :

ti posiblyo! au lieu de £-tP posiblyo! qu'on pourrait bien

exprimer par sc" se pau-t3
min min-na, tin tin-na, sin sin-na: si ardze" 6 bin lo min,

le min les miens ',n'e pä min-na; lo tin, to sare tin, a la tin-na,
bosaton; mozai lo sin (il mordait le sien ', la koumouna a lo fo
k'£ sin, kontan kp I'etai la sin-na, au lieu de myon myon-na, tyon

tyon-na, chon chon-na ;
no dou ko au lieu de noütre doü ko, to parai satt no-z ami

au lieu de to parai san noütre-z ami;

ä se servir de leu :
le fhie bramavan; leu (eux, ils) trezan lau säbro; ne fo pä

fere kome" leu; in-n avan mifota tye leu; in fari bin atan tye

leu;yon de leu, derai leu, devan leu i avant eux, devant eux',
in leu-mtmo, intre leu; intre ti leu (entre eux tous', por leu,

po leu, respe por leu, su leu, ist leu, devan tsi leu, de ver leu,

(de leur cot6',yp san portan dzoyau — fo VitrcmS tye leu (p. 102,

en faussant la rime);
au lieu de lau, qui apparait ailleurs :

on lau prome adi me de buro tye de pan; lau manke re" por
ttre bsnirau; l'e bin lau dan ils ont ce qu'ils meritent'; lau-z

älyon, tioutra pouina n'a re" por lau tye remaufäy) ; Vin-n £ de

Xlyau parezau k? tis gänyan re" tst lau,

d'employer s'e, s'etai, fr. c'est, c'etait:
se" kd fä martsi lo komerss (la machine), f'e on kanon de fuzi,

s'e doü martso lo fan se" modä, f'e on-n ovrädzo rido pate,
s'etai midzb, f'etai on-na vergonyp, s'etai epouaire" de vaire lo
mondo kp lai avai.
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au lieu de Vi? II suffit de rappeler le proverbe: kan Vi hon

Viprau.
De la conjugaison, on ferait mieux de n'en rien dire. Ce serait

charite. Elle foisonne de formes erronees, si extraordinaires

qu'elles te sont sans doute aussi peu connues qu'ä moi. Mais il
pourrait arriver. que quelque naif prit au serieux les erreurs
commises et nous ecrivit lä-dessus une dissertation. Ce n'est

pas pour pour toi que je relfeve les bdvues que voici:

Conjugaisons.
Conjugaison en -ä et conjugaison en T.

INDICATIF PRÄSENT

fremä: frimo pour fraimo; elevä: eleve pour claivc (3); pczä:
me peze pour me paize; trovä: trovo -e -e -in -an pour trauvo
•e -e -in -an; plyorä : plyoro -e -e -in -an pour plyauro -e -e

-in -an.
SUBJONCTIF PRÄSENT,

gravä: grave pour graveyc ou gravai; balyT: balye pour
balyeye ou balyai; Dieu balye dau pan ai poure dze" e ai
rftso lau ronte le de"; reste pour resteye ou restai: fo k)
reste tsi sa vilyi; k> lo tsertse, mais le proverbe dit correc-
tement: si k) l-a fota dau fu, k> lo tsertsai.

IMPARFAIT

vo devozävi pour vo devisäva; balyisai pour balyive (3); kou-

d)si-ay pour kudytvo-e (1,3); djiivisan pour djüvivan (3).

GÄRONDIF

in portan pour in porte".

PARFAIT

alaran pour aliran.

Je ne releve pas non plus pour toi celles qu'on rencontre
dans les autres conjugaisons. Les malheureux ne savent pas

conjuguer, ils ecrivent:
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INDICATIF PRESENT ET IMPERATIF

por koui meprsni-vo (teni-vo, p. 487) pour por koui me pre"de-

vo; komprsnyi-vo bra pourkonpre"de-vo ora?; prsni pache"S3

pour pre"depache"ss ; cheintide pour che"te (infinitif che"tre).

SUBJONCTIF PRÄSENT

ouyai pour ouye (3), viai pour vaiye (3), rontiye pour ronte (3)

comme s'il y avait un verbe rontä (tin adrai te tsose k>

l'atatse n3 se rontiyepä, p. 57). L'infinitif comme tu sais est

rontre.
IMPARFAIT

prfnai pour prdnyai (3), no rizai pour no rizän, o'issb pour oye

ou oy>se, atindavan pour ate"dan, ekozavan pour ekozan,

fazavon pour fazän, oyivan pour oyän, seinttvan pour che"tan,

Unylve -at -an pour tmye -ai -an, tsizlvo -on pour tssze -an,

GÄRONDIF

in vaiyssin pour in viye" ou in vaye".

PARFAIT ET IMPARFAIT DU SUBJONCTIF

moza pour mozo (mordre), diran pour d3ziran, tinre pour
t3niran, vinse pour vsnise.

PARTICIPE PASSE

apri pour aprai, tsszi pour tsszu ou ts3zai.

Ces erreurs ne sont point les seules. J'en releve d'autres plus
loin qui ne sont pas moins graves.

Les adverbes empruntes au francais ou ddfigures sous l'in-
fluence de cette langue valent-ils mieux que les adverbes

patois Y a-t-il quelque avantage a dire:

d'abo pour dapr3mi, d'abo aprt pour to lo drai apri, alo

pour addn, du lor pour du adeln, ankora — anko — inkora pour
onkora — onko, bintofi — binsto pour binstoü bientötpasä
a cStt pour pasä de koüte, pi ,puis' — e pi ,et puis ' pour pu
— e pu, poui — e poui pour pou3 — epou3 — epomtadan — cp3-

tadan, pautitre—p3titre pour epai, pautitre bin—p3titre bin
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pour epai bin, ply? davantage' pour me (cf. vo-z in-n art d?

on be ply? ; tye volyai-vo de ply?? D'autres passages donnentle
mot juste : me on bai, me on-n a sai, e me on-n a sat, mi on bai;
kraiyon itre me tye li, la gaitla fä mi tye lo bre ; mi de buro tye
de pan; fä de Vovrädzo mi tye katro ; mi de braga tye de fi),
ply?to pour ply?toü (ply?to tsaträ, ply?to ouari, p. 454), (to) de

suit? pour to lo drai, trankilam'e" pour balame".

S'exprime-t-on d'une facon plus correcte en ecrivant: auto
de pour alinto de, mögri leur pour mÖgrä lau, partni le pate
pour permi le pate, suivan pour d'apri (Jo fire suivan son-n

ardzc"; suivan ta bors? gouverna ta bots?), sur se" pour chu

si", sur to pour chu to

Y a-t-il quelque raison pour mettre hors de cours damache"

ä cause dedamache" k? parce que'
damache"-mi, -te, -li, -no, -vo, -lau ä cause de moi, de toi

etc.; le mot est pourtant bien employe dans les exemples
suivants :

damache" lo dordon ä cause du gourdin'; in-n a ply? re"
volyu damache" le misere k? lai an fi; l-avai prai lo serjan
damache" k? I'etai on vale to sole; l-afi tnarkä sa dzornä kan
l-e ju a I'abayi dai v?nyolan, damache" k? s'ire arltä a Loz?na,
damache" k? l-e on-n iga.

A quoi bon le remplacer par pe rapo a, rapo a, rapo k??

Quoi qu'il en soit, les exemples de ces nouvelles expressions
s'ont de plus en plus nombreux: N'in m?dzi on bokon de pan
e de satts?s? k? tiin du panä pe rapo ai-z ait; IPavan on-na

nyiz? rapo a Vardze" ; L-e po se" k? vinyo ou? vo d?re se" k? se

rapo ai konselyi de per tsi no ; Rapo a si trezo lai avai bin

dai-z afamä k'avän prau volyu garni lau boson aoue flyau-z icu;
On min-na-mo de pe Loz?na avai fi on krouyo bokon de prosb
ä on pouro dyäblyo de Dzoratai, rapo a dai dz?n?lye k'etdn

z-?läye p?kotä a la meson chu lo v?zin; S'etdn bin rolyi rapo k?

(parce que) volyaivan ti dansi aou( le ply? bale e le ply? r?tse;
Sa fdna Vavai on bokon krouy? le"ga rapo k? (parce que)

l'avai adi Otye a bramä chu se v?sin ; Lai plyov?sai koume"
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de frou rapo k? (parce que) mankave on moui de iyole au tai.'
N'avai pouair? de re" rapo k? (parce que) Petal artilleu.

Pourquoi dire ni-ni pour ne-n6 qui est la seule forme

qu'employait jadis le patois? Ne-n( se maintient encore dans

les expressions traditionnelles telles que n6 fan n6 fota, n6 sai

n(fan, ne vin n(pan, n'a n£fröre ni chere, sin kontä ni yon
ni dou, mais ailleurs on trouve ni-ni: ni A ni B, ni li ni sa

fina, la bala ehera no pau ni lo vaire ni lo che"tre, n? fo jame
nyon niipr?zl ni lo pouro ni lo p?ti.

Qui voudra pre'tendre que pish? puisque '
: pisk? vo fä

plyezi,vu bin krairese"kd vo medite;pisk? färemouöla tsana,

va me ksri on vero ; pisk? l-£ dinch?, ne v/i re" d'on koratyau
de fdlye; stis? n? pan pa itre lo vontro, pisk? n in kontin tye

nau se", vaille mieux que duk? qui a exactement le meme sens

ainsi qu'il ressort des exemples suivants: duk? 1-6 dza au

v?lädzo, kotere pa tan; duk? no sin sole kraiyo k? no pouin no-z

in-n ala ; vo daite fere la preylr?, duk? lai ya kokon po vo-z

oüre
I

Je remarque que, apres tout ce que j'ai dit jusqu'ä present,
je n'ai fait qu'ebaucher le sujet et que les innovations que j'ai
relevees n'epuisent nullement la matiere. Les deux listes sui-

vantes, qui concernent surtout le vocabulaire, en sont en

quelque sorte le complement. Elles fourmillent de termes em-

pruntds au francais et d'expressions patoises modifiees sous

l'empire de cette langue. Si Ton peut ajouter foi aux pifeces

contenues dans Po Recafä, tu as vu et tu verras que le role du
francais ä l'egard du patois et celui du patois ä l'egard du
francais n'est ä l'avantage ni de l'un ni de l'autre. II en resulte

un langage bigarre que je n'ai pas sans raison qualifie de

baragouin et qui est bien en arriere de la purete qu'avait
encore le patois au dix-huitieme siecle et dans la premifere
moitie du dix-neuvieme. Tout n'est pas progres dans ce bas

monde. Mieux vaudrait bien parier le patois et bien parier le

francais, quoi qu'en disent ceux qui ne peuvent pas attendre le

jour oil personne ne saura plus parier la langue de nos pbres.
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A

Parmi les infinitifs cites dans cette liste, il y en a une dizaine

que je marque pour bonne raison d'un asterisque. Tu sauras bien

pourquoi.

aidä* pour aidyT, erinta pour anuä,
aidl* aidyl, eseyT aseyT,

s'amuzä se galä, esparnyi reparmä,

anpoutä inpoutä. estropyä-ys ekouesT— ekouechü.

apartani. a kökoti Tire a kökon, fabrskä ßre.
apelä apalä kriä, JSre ate"chon se velyT,

m'apelo Nane'ta me dyan Nanela ou Jede bin ate"chon velyi-vo bin,

y'e a non Naneta, fere reflection chondzi,

apouyT apoyT, fere lejs don (doux) gsnyl ou relutä,

apriyandä Ttre in koii^on, fstsi avö metre avö, fötre avö,

asomä eterti, foatä dziblyä,

atalsT etatsT, fotre metre, beta,

atiflj* ' al3zj fotre. via tsanpä via,

s'atroupä s'atropTi, gady fremä,
atsitu ad^tü, grimpä grapslyT,

bastä dgoüre, gyiri gari
brzdoulyi brsdolyT, indikä moträ,
demandä intrevä, ingadfli akove"tä,

deperdre depedre, s'ingad\T s'akove»tä,

dezandanä*

degandmä* \ dezaudanyT,
ingycezä

indyasflt

1
> tngougwa,

deflrä avai fan de, volyai, innouyi innoyT,
dimä dyTmä, inplyetä2 ad^ptä,

dja^ä batolyl, barjakä, ins3V3li intera,
djuvi on tö in-flre yena, intama intanö,
dresä* dresl, se jenü avai vergonyi,
dura dourä, se vergonyi,
ekiaxfi eyhajü, epeylyä, konparü ahonparad^T,

ekremä ekramä, se konplyotä se

s'emajinä se chondflt, kontrarii kontreyT,

1 la mere-gran atigave son fu e tsantave.
2 tireS du fr. emplette, patois inplyaito.
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hidi*4 pour hidyT, reflechi pour chondfi — reckondfi,

labora ara, rejouindre* redje"dre,

au selau levan ait selait leve", an leve", rehulä rekoulä,

limä hmä, remarkä apechaidre,

livrä levrö, remiyä reduire — fotä,

louchT jegarder gm', repe"sä rechondfi,

en cachette' se repe'Hi* se repe'Hre,

lyetä on botye nyä on botye, reslä trankilo d^oiire,

mankri fölä, letakonä retakounä,

se mitre in route modä, retrouso me mandye rekouso me

minimi mantmi,
mand^e,

ruinä rinä,
monträ moträ, ruminä chond^Jy
mor^u mo^u — moju, sekaure chakaure,
oiiblya aitblyä,

separä deseparä,
parlä devd\ä, siyt '

seyt,
parli modä,

souanyT syouvernä,
parvTnyo pervTnyo, sublyä t

souffler soylyä,
berdre pSdre, ä l'oreille'
peso* persT, suivie* chaidre,

petri inpatä, tätsi, s'efforcer' kudyT,

pilä p/lä, tsrT lo ferne trere lo ferne,

pe"sä cbondfi, tdrT trire,
se pe»S(l se chondyt, torme"ta ennuyer' resT,

pinsu* pincer' pinst — blyosT, torielyT tortolyT,

presi* (on se pre- presä lousä* lousi,
sive mottin he oraj, triT chedre,

ragrandi royranti, tiousä se mandye rekousT se mand^e,

rakoumoudä iepetasi ou retakounä, tsertsl hri,
rapelä f£re rechondzl, IsertsT aseyT,

se rapelä se rasovmi, versä vesä,

ratalsT retatsT, Vit, revu yu, reyit.

le-z abi pour le-^ älyon,

B

/mYchaussettes' pour tsauson,

ajäblyo avjnye". le balanse le-\ ebalanse,

Asinchon Ascension ' Ansechon, baleme balsT,

asyeta ekouula, pä bdte pä Mld — dädoä,

per a\ä si se devsne, bi\ouin fÖta,



5° J. CORNU

bifere vä,
borelai tselber' pour boralai,

borna (borne' bouena,

borson poche de boson, diminutif
pantalon' de bosa,

bougro baugro,

boutsdor boutafro,
brisseht (fr. wig.) brssX,

butss boutss,

charpantye, cberp. tsapous,

chasseu tsachau,

shire, chain drpyXrs,

defscilo, dificilo, -a mölefi, mölejä,
aboute"-la, ouaite»-ta,

ns fa pä la defscila n'e pä ouaite"ta,

la derai fortchd la dcrairs fortchä,
deta, -3 ,dette' devala, -e,
dl dyX,

di\e voui dyT\3 oud,

dXx eku dyT-z eku,

dl^an-na dyixan-na,
la dXma la dyXma,

lo dTmo lo dyXmo,

don man duve man,

douxpn-na doxpn-na,

efrouayablio, -a epouaire"-ta,

emtiblio, -a avsnye»-ta,

U'X estomd le-x esldme, cf. erma-

na, -e (almanach',
1-etai lot'etourläys l-ctai tot'etourla,

ivlque evebo,

se" n'e pä facilo sc" e mulex},

farsa fäsa,
fas3iia dxevala,

fire faillitc fere a pedrejerc lo
betsku,

fete fxta,
la flyau dai psrs la X\yau dai psrs

burä burä,

la flieu dai byO vale pour la Xlyau dai

byo vale on dai bX v.

flyö eylyeyX,

f0s3 is3nivo
t
force on-na petäys de,

chanvre' on-na mass de,

granmcrsi granmasi,
habitude kotouma, kotsma,

houil houi, oui, ousts ous,.
houit aure oust-aure,

sat-au houi dädoü sat au ous dädoü,

houitanla oustanta,

intXrs intyXrs,

jambon tsanbeta,

la jeunesse le dxpuvsno, le vale,

cadeau prerf",
haw baton,

kanä tcanard' bora,

karele bardie

bartye bartai

basonärda basouuärda

clian
t client' pratika,

bompere boupäre,

cor de chasse bo de tsass,

Korsale
t
Corcclles' Kosale,

cöte ruva,
a cötd de deboüte,

dau cöte de bontre,

de Ii le cötö de ti le bäro, de per
Ii le bäro,

bolumyi kotoumX — kotsmX,

Xlya kramina Xlya bramsna,

de crainte de pouairs,

on boä onyädxo,
dou au trai boü dou au traiyädxo,
dau trai boü dau trai yädzo,
boumandan boumande",

boumoüdo,ksmoüdo,-a e\X, ejd,

bouplyi boblye,
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koutelayt pour houlaläyt, houtala,
kutaläyt, kutalä,

kouti kiiti,
läro lüre,

ligne Id'ekrstoura) rintst,.
lyuttne" lutmye",
maidesin maidzp,

marmita mermita,

martele martale,

mast petays,

nt lai a pä mfeche lai a pä moyatt,

meche", -la kroiiyo, -3,

sin minteri sin dtre dai d^anlye,

men ten d^anlyau,

moineau paseran,

mÖkoumoädo, a, mölefi, möUjd,

molyt, molya moü, moüva,

monsieu monchu,

le messieu le monchu,

mome» ouarba,

momtne ouarbeta,

au momin mtmo to lo drai, cf. M'in
ve alä to lo drai
a la d^pntlyirt,
— Tämo atan
botst to lo drai.

morsa mOsa,

morsa mousse' mocha,

lo mouin lo min,

mouindro, -a mindro, -a,
move koü krouyo koü,

napa manli,
natura natoura,
d'ordtnero de kotouma,

orlod^o rtldd^o,

eureu-^a pour bsnirau-^a,

on-na pareille tsou^a on-na parlyt
tsoii^a,

parola dare, rEzon,

prsdi psdyl,
perta perda,

pinson tyinson

plyi pli' plyai,
poison poue^on,

preuve prauva,
prinlin salyi ou salyifro,
prison pre^on,

pudra pusa,
pyoü ,poux' pyau,
ralell ratalT,

refrain refrtdon
reguelisse (r£glisse' rigalist,
roti ruti ou routi,
sapele sapale,

lo sekon, la sekonda 1'Otro, I'Otra,
sobrikye, non sobrikye sorenon,
sordä chudä,

teilst altson,

ti\on t3^on, louxpn,
travailleu travalyau,
traversa travesa,

troupa tropa,

troupe trope,

tsapcle tsapali,
tsatelan tsatalan,
tsaudron tsauderon,

%lyau vermint %lyau vtrmtne,
vie de tsin vya de tsin,
voleu läre.

1 L'ofi chu on-na mdta, — La vaittkt tdta, — L'ozl chu on boson, —
Vaikt lo tefrtdon.
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J'aurais pu, eher docteur, repondre en quelques lignes ä ton
aimable lettre qui m'est parvenue peu apres Po Recafd, mais

sachant 1'interet que tu as des ton enfance porte a notre vieux

langage, j'ai pense que plus eile serait longue, plus elle te

serait agreable. Afin que tu ne croies pas mon jugement trop
severe, j'ai mis sous tes yeux une partie des faits sur lesquels

je le fonde. Quand tu auras lu les deux listes ci-dessus, me

suis-je dit, tu mettras de l'eau dans ton vin. C'est au mauvais

patois ä qui j'en veux et ä ceux qui vendent des vessies pour
des lanternes. Ce sont tes eloges de Po Recafd qui m'ont dicte

cette interminable lettre.
Le patois est une langue qui s'en va ; il est, disons-le ouver-

tement, en pleine decadence. Une. bonne partie des Vaudois,

surtout de ceux qui habitent les villes, comprend peut-etre le

patois, mais ne sait plus le parier. Les campagnards qui le

parlent savent tous bien ou mal le francais. Quand ils parlent
francais, ils francisent le patois, et quand ils parlent patois, ils

patoisent le francais, rapprochant ainsi sans s'en apercevoir
les deux langues. Ceux qui savent le mieux le patois ne

l'ecrivent pas. Demander de ceux qui l'ecrivent qu'ils l'ecrivent

purement et correctement, c'est aujourd'hui trop exiger, je
l'avoue.

J. CORNU.

Postscriptuni de la Redaction.

Bien que nous soyons en tout point d'accord avec 1'auteur

de l'dtude qu'on vient de lire, nous tenons ä prevenir un

malentendu qui pourrait naitre dans l'esprit de certains lecteurs.

Le recueil Po Recafd peut etre juge d'apres son contenu ou

d'apres la langue qui lui sert d'expression. Dans le premier

cas, tout amateur du patois ne pourra s'empecher d'eprouver
un vif plaisir a relire ces bonnes vieilles histoires d'autrefois,
ces chansons de vignerons, ces trdsors de pratique sagesse
vaudoise mise en proverbes. Le patois, cependant, qui pourrait
faire le principal merite du livre, est devenu, il faut bien
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l'avouer, une langue tres incorrecte, et 1'on ne saurait donner

tort ä M. Cornu qui, vivant depuis trente-six ans ä l'etranger,
en a conservd une image pure et vivante, et qui constate

aujourd'hui avec douleur les ravages operes dans cette langue

par l'influence du francais. Et pourtant, tout contamine que
soit ce patois, il est encore fort superieur ä celui represent^

par le volume Le patois neuchdtelois, oti les erreurs et les

deformations sont infmiment plus nombreuses. Si c'est la
decadence dans le canton de Vaud, c'est la pleine deroute a Neu-

chätel. Neanmoins, les redacteurs du futur Glossaire romand
seraient ingrats s'ils allaient oublier l'accueil bienveillant et

l'appui trfes efficace qu'ont trouves leurs recherches au milieu
de la population vaudoise et les reels services que leur ont
rendus les patoisants de bonne volonte. On peut meme se

demander si l'empressement a nous informer eütete tel au bon

temps du patois. On ne s'apercoit de la valeur de bien des

choses, helas! qu'au moment oil elles s'en vont. En Valais, le

patois est encore florissant: il en est d'autant moins estime.

Du reste, il y a longtemps que le dialecte vaudois est mine

par le flot montant de la langue litte'raire. Plusieurs des erreurs
incriminees par M. Cornu se rencontrent deja dans le Glos-.
saire du doyen Bridel, et remontent done a pres d'un siecle.

Enfin, il est aussi instructif d'etudier comment une langue
s'abätardit, et nous sommes tres reconnaissants a M. Cornu

d'avoir, le premier, dresse un inventaire des tares du patois
vaudois actuel et de nous avoir montre par quels canaux se

produit l'infiltration francaise.
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