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eines Eichhörnchens isst. Als Heilmittel gegen
Hautausschläge und Geschwüre wird der Kopf und die Eingeweide

des Käuzchens (Eule) verwendet, die man warm oder

gewärmt auf die wehe Stelle legt.
Um sich vom Fieber zu befreien, ist das folgende eines

der gebräuchlichsten und. besten Mittel: Früh morgens vor
Sonnenaufgang gehe man in den A¥ald und suche sich ein
Bäumchen aus. AVenn nun der erste Sonnenstrahl auf dieses

Bäumchen scheint, so muss man dasselbe schütteln, so stark
man nur kann und dabei die AVorte sprechen: „Fieber, Fieber,
fahr hinein, hier soll deine A¥ohnung sein, da sollst du
wohnen!" Darauf fährt das Fieber in das Bäumchen und der
Kranke ist erlöst davon. Nur darf man während der Prozedur

von Niemand gestört d. h. angesprochen werden, sonst hat
das Mittel keine AVirkung.

Les «Fôles»,
Contes fantastiques patois recueillis dans le Jura bernois

par Arthur Rossât (Bâle)

(Suite)

VIII. ixtwar d'fêo. Histoire de Fées.
(Patois de Bonfol.)

1. ë y'ëvi; en fwä du base112) bë 1. 11 y avait une fois deux ju-
kmà l'djwê, fia e kweredjü knià pi,) m eaux beaux comme le jour, fiers et

p' ii. courageux comme (seulement.) pas un.

î swà k' se du base rvefiî d' le Un soir que ces deux jumeaux
fwär, ë fàyQ trävwäxie î grâ bô. s' revenaient de la foire, il fallait tracte)

f mwâ d' djilyë, ve le niiof d'ië verser un grand bois. C'était le mois
nô. le yfin bëyi;, tôt rod. de juillet, vers les neuf [heures] de

la nuit. La lune donnait toute ronde.
2. tö d'i ko, ël oyën de rïr lwä- 2. Tout d'un coup, ils entendirent

djïo k' petxï d'ï biiotxe. le du fn;r des rires légers qui partaient d'un
tirë.n xü lé brid d'yil tSvâ. buisson. Les deux frères tirèrent sur

la brido de leurs chevaux.

— ô-tg, frçr? dyë l'pti vëyo. — Entends-tu, frère? dit le plus
vieux.

— ây9, s'a de rïr d' djtìon bi;xat, — Oui, c'est des rires de jeune
de rïr lwadjïe. fille, des rires légers

,12) C'est le mot habituel pour désigner les jumeaux. [Cf. le vx. frç.:
bessons (bissone)]: dû basé, dû) basçn. (Voir ci-dessous: fëa bdsën.)
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â st möml dua djüan bçxàt veti
d'üa e d' suo, è bel, bel kmä dëz-

êdj s' ëvësën.

— böswär, djüan djä, dyënt"3)-ël.

— böswär, djûan bijxäf, repôjënt-ë.

— damwazël, no n' sô po vôz.

— et du fi-Qi- base; 119 sodila fëa

basen. s'vô vii) nö meryç,11*) nö vo
frerêtxkmfilëmç,115) enö vy beyan ite)
de büab bë, füa, ëdjï kmä vö.

— meryä-nö! dyë 1' pü vëya; î

prä le pü vëya.
— mërya-110 dye 1' pu djüan ; î

prä le pü djüan.
— ë bï, fzën le diu tea bäsen,

no no mëryarë dine mëtï. rvïrïe txïa

vô; ë pœ â le pwêt dï djwe, trovavo

â le pûatx dï môtïa k' s' trijv ä

kâr dï grâ bô. ân-ëtâdë, vwâdjët-vô
bï d'râ niêdjïa, übt d'rä bwâr. ätramä
ël-ërïvrë ï grô mâlcsr.

— fëa, vô srë ëkiitç
3. le dtt base salûën lç dûa fëa,

râtrën txïa yô perà ë 11' djâzën de

râ. ël âlen sa kfttxïa se niêdjïa nï
bwâr. më e du d'ie 110, ë s' yôvën
bälmä, bälmä, ë pëtxën d'ie majô.

— âlë vît nôz-ë djot la ta d'ë-

rïvij ëvô djwë a môtïe k' sa trôv ä

kär dï grâ bô

4. â txamnè, le du base trävwä-
xën ï txê d' byç kazï mëvu. se fçr
ëtêsyô, I' pu djûan kôpç ïn çpï, prene

ll3) Forme régulière du passé défin. : ï dyç, ta dyë, ç dyë, nç dyën,
vo dyë, ç dyçn. — 114) Ici, comme dans presque tous les cas, mçryç épouser,

et non marier. Cela s'entend dans le parler populaire : il a marié la fille au
maire. — lls) Quelle gracieuse expression! — llb) Remarquer la différence des

temps : nous vous ferons riches et vous donnerions (fri et bçyarï).

En ce moment deux jeunes filles
vêtues d'or et de soie, et belles, belles

comme des anges s'avancèrent.
— Bonsoir, jeunes gens, dirent-

elles.
— Bonsoir, jeunes lilies, répon-

dèrent-ils.
— Demoiselles nous ne sommes

pas.
Vous êtes deux frères jumeaux.

Nous sommes deux fées jumelles. Si

vous voulez nous marier, nous vous
ferons riches comme la mer, et nous

vous donnerions des enfants beaux,

forts, hardis comme vous.

— Marions nous! dit l'aîné; je
prends la plus vieille.

— Marions-nous dit le plus jeune ;

je prends la plus jeune.
— Eh bien, firent les deux fées

jumelles, nous nous marierons demain
matin. Retournez chez vous; et puis
à la pointe du jour trouvez-vous à

la porte de l'église qui se trouve au
coin du grand bois. En attendant,
gardez-vous bien de rien manger, ou
bien de rien boire. Autrement il
arriverait un gros malheur.

— Fées, vous serez écoutées.
3. Les deux jumeaux saluèrent les

deux fées, rentrèrent chez leurs
parents et no parlèrent de rien. Ils
allèrent se coucher sans manger ni

boire. Mais aux deux [heures] de la

nuit, ils se levèrent doucement,
doucement et partirent de la maison.

— Allez! vite! Nous avons juste
le temps d'arriver avant jour à

l'église qui se trouve au coin du grand
bois

4. En cheminant, les deux jumeaux
traversèrent un champ de blé quasi
mûr. Sans faire attention, le plus
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ï gre k' ël ëka/e do le dà, pö vuar
s'ël ëtç sä.

ëvê le pwët dï djwë, el ëtl dvè
T môtïa a kâr dï grâ bô.

le pûatx ëtç ovïa V âtë prä, le

sïardj aprï.117) le dûa féa ëtâdï vëtï
à mëryç, d'evo le rôb ë 1' vwäl byâ,
le körln xü le têt ë 1' bökä â le

sètiîr.

— môn-emï, dyë le pü djüan de
fëa basën, t'ë rëbyij k' to n' dëvô ni
mêdjïo, nï bwâr. dix t'ë le käz d'ï
grò malœr. â t' mëryè, ï davnô en

fän kmä !çz-âtr. mïtnë, vwalï k'ï sœ
fëa pö ëde.

le pü djüan de f'ea basén petxë,
e sô gale n' le vwâyë pu djmç.

5. dàiï F prêt dyë le mäs pö lo

düz-ätr fyêsïo.
soli fç, 1' pü djüan dyë ë meni):

—- ëdûa ï m'a vë bi lwë, bï lwë,
ma fër mwän de ï kovâ. dît à mô

pêr ë â më mër k'ë n' ma rvwarë
djniQ, djmç!

G. I' pfi djüan pëtxë extö, ë l'pii
vë5"0 mwanë se fan txïa se pêrâ.

l'swä, evë d' s'âdramï, el dye ä

sön-än :

— ëkut: s'ta tiämwä, prä dyt;-
dja ë rêvïz bï da n' djmç m' ëplç
nï fëa, nï dob. ätramä ël ëiïvrë i grô
malœr.

— fan, fœx"6) trakïl. djniQ, djmç
i n' t'ëpalrç m dôb, ni ftja.

7. sët-â d'tâ, l'an et le fan vët^ën

jeune coupa un épi, prit un grain
qu'il écrasa sous la dent, pour voir
s'il était sec.

Avant la pointe du jour, ils étaient
devant l'église au coin du grand
bois.

La porte était ouverte, l'autel prêt,
les cierges (empris) allumés. Les deux
fées attendaient vêtues en mariées,
avec la robe et le voile blancs, la
couronne sur la tête, et le bouquet
à la ceinture.

— Mon ami, dit la plus jeune des

fées jumelles, tu as oublié que tu ne
devais ni manger, ni boire. Ainsi
tu es la cause d'un grand malheur.
En te mariant, je devenais une femme

comme les autres. Maintenant, voilà

que je suis fée pour toujours.
La plus jeune des fées jumelles

partit, et son galant ne la revit plus
jamais.

5. Alors le prêtre dit la messe poulies

deux autres fiancés.
Cela fait, le plus jeune dit aux

mariés :

— Adieu! je m'en vais bien loin,
bien loin, me faire moine dans un
couvent. Dites à mon père et à ma
mère qu'ils ne me reverront jamais,
jamais

6. Le plus jeune partit aussitôt
et (le plus vieux) l'aîné mena sa

femme chez ses parents.
Le soir, avant de s'endormir, elle

dit à son (homme) mari :

— Ecoute : si tu tiens à moi,
prends garde et regarde bien de ne

jamais m'appeler ni fée, ni folle.

Autrement, il arriverait un grand
malheur.

— Femme, sois tranquille. Jamais,

jamais je ne t'appellerai ni folle, ni fée.

7. Sept ans de temps, l'homme et

117) Le verbe àpàr (litt.: emprendre) allumer, faire du feu. On dit
aussi: àffia ou ùfuar. — ,l6) Forme de l'impératif. Guélat donne: sç, si, sît;
Biétrix: sg, swäyä, sït; ici nous aurions donc la forme: fax, fœxi, fœxi.
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bïnaïyaru. ël etî retx k'mä le mç,
d'ëvô set büab a txete.

ï djwë k' l'an ëtç pétxï po le

fwâr, le fän komêdç à se pyes. s'ëtç
a, mwätä d' djfiyë. ë fzç ï bë tä è

le byç ëtï kâzï mëvîi. lé mëtrâs dï
txëtë râvwëlë 1' sïal.

— ale, vaia, àlé sërvët! dyèt-el;
kopç l'byç, vît, vît le grâl ë le
pyœdj sô li!

— medëin, vô n'i pàsçt pa ë fç
I' pü bë, ta dï môd ë le byç n' sô

p' âkwê mëvfi
— fçt s' k'i vô komëd; alò, dë-

pâdjïa vô, dëpâdjïa vô!

S. le välä ë le sërvët le kreyën.
ô trëvëyî àkwë t/ë 1' niçtr rvanë d'
le fwâr.

— bê! fan, dyët-e, k'âs ko fë se

djâ lï?
— môn-ëmi, ë fë s' k'i y' ç körn

êdi).

— vwayâ, fan, l'byç kopç n'a p'
àkwë mëvu. ë fa k' to fœx döb

ëxtô le fan pëtxë. 1' mëm swa
le grâl ë 1' flarçdj lüonen tö Y peyï.

pwëtxè le fëa rvaîîç à txëtë tö
le mètï. ël âtn; de le txëbr d'së sët-

afê, ë le; pênç ä piiarë, ëvô î bê pena
d'ila.'

— pûar afe, na dit djmç à vot
per ka, txëf/a mëtï, â le pwêt dï
djwë, ï vî de vot txëbr vô pênïa ëvô

ï bë pena d'ûa. ätramä el ërïvrë î
grô malœr.

la femme vécurent bien heureux. Ils
étaient riches comme la mer, avec
sept enfants au château.

Un jour que l'homme était parti
pour la foire, la femme commandait
à sa place. C'était au milieu de juillet.

Il faisait un beau temps et les
blés étaient presque mûrs. La
maîtresse du château regarda le ciel.

— Allez, valets, allez, servantes
dit-elle.' coupez le blé vite, vite! La
grêle et la pluie sont là!

— Madame, vous n'y pensez pas!
fl fait le plus beau temps du monde

et les blés ne sont pas encore mûrs

— Faites ce que je vous
commande ; allons, dépêchez-vous,
dépêchez-vous

8. Les valets et les servantes la
crurent. Ils travaillaient encore quand
le maître revint de la foire.

— Hé! femme, dit-il, qu'est-ce que
font ces gens-là?

— Mon ami, ils font ce que (j'y)
je leur ai commandé.

— Voyons, femme, le blé coupé
n'est pas encore mûr. Il'faut que tu

sois folle
Aussitôt la femme partit. Le même

soir la grêle et l'orage ruinèrent tout
le pays.

9. Pourtant la fée revenait au
château tous les matins. Elle entrait
dans la chambre de ses sept enfants,
et les peignait en pleurant, avec un
beau peigne d'or.

— Pauvres enfants, ne dites
jamais à votre père que, chaque matin,
à la pointe du jour, je viens dans

votre chambre vous peigner avec un
beau peigne d'or. Autrement il
arriverait un grand malheur.

Il9j Cette expression fçr kçt sa -= faire semblant, n'est pas facile à

expliquer; il me semble pourtant qu'on peut l'essayer comme suit : kçt,
préposition près de (vi kçt mivà - viens près de moi); sä, subst. fém. — le

côté ; fçr kôt sa faire près de côté faire à peu près, comme en restant
à côté du but, faire semblant. Cela me paraît la seule explication plausible.
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è lëz-afe rëpôjï tii à le fwâ : Et les enfants répondaient tous
à la fois:

— më. mer, no n'y dire p' — Biais, mère, nous (n'y) ne le lui
dirons pas

10. më I' pçr s'çbâbëxç d' Yüdr 10. Biais le pèie s'ébahissait de

se bflab ëdë x' bî pënïa. e yï dyç voir ses enfants, si bien peignés. Il
txçt/a mëtï : (y) leur disait chaque matin.

— ptë, txii vôz e x' bï pënïa? e — Petits, qui vous a si bien peile

ptë rëpôjï tu â le fwä: gués? Et les petits répondaient lous
à la fois :

— pçr, per, s'ä not sërvët. — Père, père, c'est notre servante,
më I'për s' inefyç. î swa e fzç Biais le père se méfiait. Un soir

kot sa119) d'àlç dromi ë s' kwatxë de il fit semblant d'aller dormir, et se

le txëbr d'së sët-afê. ä le pwêt dï cacha dans la chambre de ses sept
djwë, yöt mer atre pò le pënïa, â enfants. A la pointe du jour, leur

puorë, d'ëvô î bë pena d'ûa. mère entra pour les peigner, en pleu¬

rant, avec un beau peigne d'or.
dali l'än n'ï pweyç put ni. Alors l'homme n'y put plus tenir.
— nie puar fan! s'çkryêf-ë, ï t'a — Ma pauvre femme! s'écria-t-il,

prwaya, o vï, vï! je t'en prie, oh! viens, viens!...
më ël petxë kmâ en çyiidja.120) dadô Biais elle partit comme un éclair,

m sôn-an, nï se sët-afê n'Ie rvwayën Dès lors ni son (homme) mari, ni ses

djmç, djmç sept enfants ne la revirent jamais,
jamais

(Mme Marie Macquat, née en 1840, à Bonfol.)
Transcrite par BI. Jules Surdez, instituteur, à Saiguelégier.

IX. lô) fol dï pt£ bflwä ko vnë La fòle du petit Bàlois qui [de]
rwafpœbwardjiodotxiovr.'21) vint roi et (puis) berger des

chèvres.
(Patois de Rebévelier.)

1. en fwa ï por pçr do feniiya l22') 1. Une fois un pauvre père de fa-

evç ï bûab iinïk ; nu; èl ëtç talmâ mille avait un garçon unique; mais

dëvërgôdç k' sô pçr n'a poyç p' fçr était tellement dévergondé que son
fësô. père n'en pouvait pas faire façon.

köm k'ë t/iidœx rkôniëdç, ë s'a Connue qu'il crût [lui] recomman-

12°) Le vâdais emploie plutôt: çyôjd éclair ; mais l'Ajoie a les deux:
çyiidja (Guél.) et çy\\jd (Bietr.) ; à Foiitenais, près de Porrentruy, on dit:
çlujo. Le verbe est ëyqjnÇ (Vd çydjnç (Bx.), çyudjïa (Guél.) et çlhjia
(Fontenais). — C'est le mot qu'on retrouve dans tous nos patois romands.

(Cf. Note 188.) — 121) flans cette fòle, bien plus que dans d'autres, on sent
la traduction du français; des mots comme: dçvçrgôdç, furyô, tïrïa en käröt.
le vçkâsyd, etc. n'appartiennent jias au patois. — I22) Ici le mot de pauvre
signifie non pas : dépourvu du nécessaire, (arm), mais qui excite la pitié, qui
est à plaindre (beklagenswert).
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rvanë ëdë ä l'ötä se pia p' ï sii. ël

evç djç dëpësïa bêkô d'erdjâ.

sô pçr füry (5 yï dyç : « s'ta tï le

mçm vïa, ï ses forsïa d'ta râvïa, ë pœ
d'ta trakç1") levi!»

2. 1' bûob, ï pô kaptï, bçx le têt
ô yï dyç: « ô pçr, ï vœ min fçr. bëyët
m' êkô vï fia pö ädjdö, pö m'êinuzç.
dmê ï vô le vœ rëpôtxç. » 1' pçr yï
bey?-

F ytidë vue, mç pu d' sii de le
bôxat sô pçr füryö yï dï : « fô ma
I' kâ, k' ï t' na vwayoéx pü! prä tô

pake; ve t'ä t/fir di pes tä lèvtl t'
vôrë! »

3. I' bûab ko n' sevç rä fçr, se

sii, k' el"+) ëvç tö dëpësïa, sa dï :

«k' vœ t' fçr? t' n'ë p'd'âtr mwayê
ka d' t' âgëdjïa.» e 1' fazë; ï krë
k' s'etç pö le Hollande.

ä bu d' kêk ta, ë n'evç pii d'erdjâ;

ël ëvç to le krovç125) xû F dô.
ë s' dï : « ë t' fâ tïrïa en käröt,26) â

tô pçr. » ël çkrï :

« vô m'é txsïa to d' 1' ôtâ; vô ma
n' ë p' bëyia d'erdjâ. nié vôkasyô
ëtç pô I' militer. Ì m' sœ âgëdjïa ë

pœ ï m' trôv bînœro. ï vwä k' i mot
à grad: yïa, y' ëtô käpöräl ; adjdô i
sœ sërdjè. ï vœ vnï këpïtçn, bï xür ;

mç ï m' fâ dyëiïïa l'emìtìa d' raëz-
ôfïsïa. pö yï përvanï, ë m' fa d' Per¬

der, il s'en revenait toujours à la

maison sans (seulement pas) un sou.

Il avait déjà dépensé beaucoup
d'argent.

Son père furieux lui dit: «Si tu
(tiens) mènes la même vie, je suis
forcé de te renvoyer et (puis) de te

(traquer loin) chasser!»
2. Le garçon, un peu capot, baisse

la tête et lui dit: «0 père, je veux
mieux faire. Donnez-moi encore vingt
francs pour aujourd'hui. Je veux
m'amuser. Demain je vous les veux
rapporter.» Le père [les] lui donna.

Le lundi vint, mais plus de sous
dans la bourse Son père furieux lui
dit : < Fiche-moi le camp, que je ne

te voie plus! Prends ton paquet;
va-t'en chercher du passe-temps (\k)
où tu voudras »

3. Le garçon qui ne savait rien
faire, sans sous, [vu] qu'il avait tout
dépensé, se dit: « Que veux-tu faire
Tu n'as pas d'autre moyen que de

t'engager. » Il le fit ; je crois que
c'était pour la Hollande.

Au bout de quelque temps, il
n'avait plus d'argent; il avait toutes
les corvées sur le dos. U se dit : « Il
te faut tirer une carotte à ton père.»
11 écrit:

« Vous m'avez chassé (hors) de la
maison, vous ne m'avez pas donné

d'argent. Bla vocation était pour le
militaire. Je me suis engagé et puis
je me trouve bien heureux. Je vois

quo je monte en grade: hier j'étais
caporal; aujourd'hui je suis sergent.
Je veux [de]venir capitaine, bien sûr;

123) Le patois trakç — chasser; p. ex.: trâk sta bët fô d' l'êlâl
chasse celle bêle de l'écurie. — m) En patois la conjonction ka remplace
souvent d'autres conjonctions; ici ka est mis pour: vu que, parce que. —
l25) Cette forme krovç, avec métathèse, est fréquente en Ajoie. Biétrix donne
krovç; Guélat par contre a kçrvç. - l:6) L'expression: tïrïa en käröt est une
traduction littérale du français. Pour carotte, le patois a: gëlrïab (allemand:
gelbe Rübe). Le mot kçrâl ou gçràt qu'on entend parfois, est déjà une
influence du français.
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djâ. pçr pâsët k'ï sœ vöt unïk afë,
ë pœ k'y ëm bï mots evwä më for-
tîîn mïtnê k' tyë k' vô sërç môa. »

sï bô pçr, vwâyë le sâtïmâ d' sô

bûab, sa dyë : « t'ë mä fç d' la kô-

traryç. s'a le destini; pç l'mïlïtçr M1) ;

è n' pœ p' ëtr âtr txôz. i yï vœ âvïa
de su, pÖ k' ë pôyœx dyëiïïa l'ëmitio
d' sëz-ôfisïa. »

4. t~/ë V bûab orsyë128) se su, ë

s'fêzô de bôn-ëmï ; ë n' fezç pü d'

krovç, ë pëyç ë bwâr ä tö le siïdç.
mwê k' ëz-ofïsïa.,2al

txë l'ërdjâ makë, e fäye rökiir ä

sô per k' èl n' ëvç pu d'erdjâ, mç
k' ël ëtç pësç ofïsïo. sô pçr. ka 1'

krëyç, s' dì : « Tiens ïn-ôfïsïa de më

fëmïya kê glwar pö mwä d' fçr î
x' bô triïpïa »

mç F bûab n' ëvç p' mâkç d'ëkrïr
k' ëvô sô txëdjma d' grad, l'ërdjâ yï
fazç rüdamä dëfâ. si bô pçr sa dyë :

PQ
'

t; P°ytt"x tani sô râ, râvyâ
yï sä lôyï d'ôa.»

en fwä rsï, le via rkomâsç. tôt
le kôpanïa, kâzï 1' rëiljïmâ âtïo, s'

säte d' sç lïbëialitç.
5. I' ërdjâ rmâke. ël çkrï ä sô pçr

k' ël ëtç pësç F kölönel di rëdjiniâ.

^ à ä s' dyë 1' pçr ; i sevo bï k'
mô bûab vlç beyïa kçk txôz! 1' vwalï
kolonël, môtç xü ï txvä! ï 1' v' aie

mais il me faut gagner l'amitié de mes
officiers. Pour y parvenir, il me faut
de l'argent. Père, pensez que je suis

votre unique enfant, et (puis) que
j'aime bien mieux avoir ma fortune
maintenant que quand (que) vous serez
mort. »

Ce bon père, voyant les sentiments
de son garçon, se dit : « Tu as mal
fait de le contrarier. C'est la destinée

pour le militaire ; il ne peut pas être
autre chose. Je lui veux envoyer des

sous, pour qu'il puisse gagner l'amitié
de ses officiers. »

4. Quand le garçon reçut ses sous,
il se fit des bons amis; il no faisait
plus de corvées, il payait à boire à

tous les soldats, (moins qu'aux) sauf
aux officiers.

Quand l'argent manqua, il fallut
récrire à son père qu'il n'avait plus
d'argent, mais qu'il était passé
officier. Son père, qui le croyait, se dit :

«Tiens! Un officier dans ma famille!
Quelle gloire pour moi de faire un
si bon troupier »

Biais le garçon n'avait pas manqué
d'écrire qu'avec son changement de

grade, l'argent lui faisait rudement
défaut. Son bon père se dit:

« Pour qu'il puisse tenir son rang,
renvoyons-lui cent louis d'or. »

Une fois reçus, la vie recommença.
Toute la compagnie, quasi le régiment
entier, se sentit de sa libéralité.

5. L'argent remanqua. Il écrit à

son père qu'il était passé (le) colonel
du régiment.

« Ah ah se dit le père ; je savais
bien que mon garçon voulait donner

quelque chose Le voici colonel,monté

127) C'est à dire: C'était sa destinée d'être militaire. — ,2S) J'ai déjà eu

plusieurs fois l'occasion de faire remarquer cet e prostbétique devant certains
verbes: çkmasïa/arsïadr (ou rsïailr — recevoir). Cf. N°X§2: arvanë (=rvenë_,
revint. — m) Littéralement: moins que hormis, excepté, sauf, mot
ordinaire. On dit aussi: çr (Cf. XI § 12: or Iç fëya ä nvà hors, sauf la fdle
au roi).
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vwä. » ä mçm tä, ë yï ëkrïvë en

lätr ë yï âvye êko sa lôyï d'óa. e

yï dyë : «ï sœ trö glorieux d'të grad,

mç ï t' vœ âlç vwâ tëtô â le mail

ôvr. »

d' le pç dï sttdç le böbäs n' pyäke
p' 130) ; mç ël (ë swê d' dir k' sô pçr
vlç vnï, ë pœ, s' këku 1' sëvç k' e

fayç tô vïtmâ la prëvnï. 1' pçr n'

make p' d' erïvç, ë pœ lu fœ prëvnï
â mçm môniâ.

6. I' pçr (linêd tô bwënmâ ëprë
I' kölönel : â I' niwanô l31) vwä 1'

kölönel. ë dmêd ëprë sô btiob, kôlônël
ëxbï. dâlï I' vrç kölönel rêpô : « ka
m' dït-vô? ë n'y ë p' d'âtr kölönel,

ë ï n' könä k' mwâ de 1' redjï-
nni. 1' nô k' vô ma dît ma rëpol ï
siidç îdïsïplïnç, k' ä n' pœ p' kôdiîr,
k' kütx le mwatïa dï tä â vyölö. ä

so stiilï k'â kölönel k'vöz-ätät?»

d'ëprë le dëskrïpsyô ka 1' kölönel
yï bëyij, ë s' dï : « s'a mô bûob ë,dë

I' mçm fo c m' vœ fçr perì d' txë-
grï. mç e mo n' â ferç pü Iota ; s'ï
I' trôv, ï I' vœ t/uç »

se këmrâd l'älen prëvnï, e pœ lü
s' kwatxë.

F pçr n' pôyë p' ratrôvç sô bûob,
fœ o'jlïdjïo d' s' an âlç â 1' ôtâ.

7. mô pôar bçlwa fœ ôblïdzïa d'
fçr sô servis.

î djö k' ël ëvï le gros rvüe, ël

ôyë le fëya ä rwä ko dyë. â kölönel :

« stï sw;ï, vï kutxïa ëvô mwâ; ï t'ëtâ.
ta txêprë trôa grevïo â me fnçtr pô

sur un cheval! Je le veux aller voir. »

En même temps, il lui écrivit une
lettre et lui envoya encore cent louis
d'or. Il lui dit : « Je suis trop glorieux
de tes grades, mais je te veux aller
voir tantôt à la manœuvre.»

De la part du soldat, la bombance

ne cessa pas ; mais il eut soin de dire

que son père voulait venir, et puis,
si quelqu'un le savait, qu'il fallait
tout vite le prévenir. Le père ne

manqua pas d'arriver et puis lui fut
prévenu au même moment.

6. Le pere demande tout bonnement

(après) le colonel. On le mène

vers le colonel. Il demande (après)
son garçon, colonel également. Alors
le vrai colonel répond : « Que me dites-
vous? Il n'y a pas d'autre colonel,
et je no connais que moi dans le

régiment. Le nom que vous me dites
me rappelle un soldat indiscipliné,
qu'on ne peut pas conduire, qui couche
la moitié du temps au violon. Est-
ce celui là qui est le colonel que
vous entendez »

D'après la description que le
colonel lui donnait, il se dit : « C'est

mon garçon! Toujours le même fou!
11 me veut faire périr de chagrin.
Mais il ne m'en fera plus longtemps;
si je le trouve, je le veux tuer »

Ses camarades l'allèrent prévenir,
et puis lui se cacha.

Le père ne put retrouver son

garçon, [il] fut obligé de s'en aller à la
maison.

7. Blon pauvre Bâlois fut obligé
de faire son service.

un jour qu'ils avaient la grande
revue, il entendit la fille au roi qui
dit au colonel : « Ce soir, viens coucher
avec moi; je t'attends. Tu jetteras

,30) La verbe pyâkë
laisser un travail inachevé.

cesser, arrêter. Biétrix donne le sens de :

131) Remarquer la syllepse et l'assimilation :

on le mènent; ils mènent ë mwänä, mais on mène — ä tniväno [Voir ma
note ^Lc/i. III p. -290 N° 2].
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tô sîîial ; ï t' vœ ôvrï; ta vrë pë vwä
mïanô. »

la ptë bçlwa, k' ëvç en bwën
orëyo, ôyë tö soli ë s' di : « bögr do

txï d' pöa 132) da kölönel! t' m'ë djiio
î tç ëvô mô pçr; ï t'a djfiarç en evo
le fëya à rwä »

t/ë s'a k' sa fœ pë vwä lëz-ôz

trôa kâ,133) ë ve dvè le fnçtr d'ie fëya,
txëp le trôa grêvïa. le fnçtr yï fœ

ôvrï; ël âtrë de le tôëbr ë pœ kiïtxç
ëvô le rçn.

ä bü d' këk moina k' e fœn à ye,
trôa grêvïa vaneïi â le fnçtr. le fëya
ä rwä dï : « k' äs ka s'ä k' se grêvïa? »

I' bçlwa repô : « s'a sï bögr do fô d'

bçlwà k'ë öyü not köversäsyö. »

8. Iç nö s' pësë bï. lo lâdmê, lé

fëya ä rwä ëvç P çbïtud d' âlç fçr
le rvüa de siïdç, ç pœ d' le vwä

exercer.
la kölönel çriv, mç na fèzë p' fët

â le fë}'a, sô k' le fëya â rwä vnë

mä kôtâ.134)

ï yï dyë : « k' ë-f, k' ta m' fç en

täl mîn ädjdö? n' e-ta p' eyii lô
d' le drïor nö?» ë yï rçpô: «Ì n'

sërô fïkfakç evo de fön volages. »

lé rçn vwâyë 1' méprî ko 1' kölönel

ëvç fç d' lëa, s' dï dô : «sa n'

pœ ëtr k' sï ptë bçlwa k' à vnï kiït-

trois graviers à ma fenêtre pour ton

signal ; je te veux ouvrir ; tu viendras
(par) vers minuit. »

Le petit Bâlois, qui avait une bonne
oreille, entendit tout cela. Il se dit:
« Bougre de chien de porc de colonel
Tu m'as joué un tour avec mon père;
je t'en jouerai un(e) avec la fille au roi!

Quand (c'est que) ce fut vers les

onze [heures] trois quarts, il va
devant la fenêtre de la fille, jette les

trois graviers. La fenêtre lui fut
ouverte; il entra dans la chambre et
puis coucha avec la reine.

Au bout de quelques moments
qu'ils furent au lit, trois graviers
vinrent à la fenêtre. La fille au roi
dit : « Qu'est-ce que c'est que ces
graviers? » Le Bâlois répond : « ("est ce
bougre de fou de Bâlois qui a entendu
notre conversation. »

8. La nuit se passa bien. Le lendemain,

la fille au roi avait l'habitude
d'aller faire la revue des soldats, et
puis de les voir exercer.

Le colonel arrive, mais ne faisait

pas fête à la lille, (ce que) ce dont
la fille au roi devint mal content [e].

Elle lui dit: «Qu'as-tu, que tu
: me fais une telle mine aujourd'hui?

N'as-tu pas été content de la dernière
nuit?» Il lui répond: «Je ne saurais

ficfaquer avec des femmes volages. »

La reine vit le mépris que le
colonel avait fait d'elle, [elle) se dit
donc: «Ce ne peut être que ce petit

132) Ce mot très fréquemment employé comme injure, est la traduction
en patois de l'allemand Sau Hund! d'un usage si courant! — ,33) Littéralement:

Quand c'est que ce fui par vers les onze trois quarts. Comme jo l'ai
relevé déjà ailleurs, le patois dit: les six, les sept, les huit, etc. pour six
heures, sepit heures, etc. Avec le mot ôz -= onze, ou fait toujours la liaison:
lëz-ôz les-z-onze — onze heures. (Voir ci-dessous § 9, 1™ ligne, et VIII
§ 1: le niiaf d' Iç nq) — m) Remarquer l'anacoluthe; le patois éprouve
souvent de l'embarras à manier le génitif ou datif du pronom relatif: dont,

auquel, remplacé bien souvent par ka. ï n' se p' l'ûr k'ë vœ vnï dmê—Je
ne sais pas l'heure qu'il veut venir demain. (Cf. N° X § 1 : ii k'â yï dyç

un qu'on y disait — à qui on disait.)
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xïa evo mwä. ë fa k' ta I' sëtx!»

9. e yï fœ kôniëdç d' l'alç trovç
ëz-ôz ; ë pœ très ouvertement ï yï dï :

« äs twä k' ä 135) vnï kfitxïa ëvô mwâ
le nô pësç — Certainement, s'a mwâ
I' kölönel m'ë djiio î tö ; ï m' sœ

rpëyïa ; nö sô t>fït

— e bî, vë, ta m' le bî pü pyçji
d'ëvttç k' da rnwàyïa. ta m' fç pyëjï,
ï vœ ëko pâsç ä twä. »

10. le fëya ä rwä ëkmâsë d'ï
mwanç fçt, ë p' 136) ï n' dyë pu râ à

kölönel.
î dJQ k' ï dyë â sô per ä137) vëya

rwä: « më fwä, de to l'ermç, s'a sï

ptë bçlwa k' e 1' pü d' djë. ë 1' fâ

gradç, e 1' fä botç ofïsïa. »

du djô ëprë : « e I' fä botç kapï-
tçn. » Y per yï fç : «ï krë k' t' ë bï
dèz-ïdç xü sï bçlwa? — i krë bï, ë

pyê;! adjdô ta F vœ ofïsio, 1

dmë ta 1' vœ voyç ,58) kölönel. » 1' pçr
ëdjiltë : « k' e yï se »

l'atr kölönel dmëdç se démïsyô
é se rtrçt, e 1' bçlwa prnë le pyës.

11. ë s' meryen, fëzen le lias, ë

1' ptë bçlwa çkrï â sô per : « mâgrç
k' ta m' ë vôyfi t^uç, ï sie tö perïa
vnï rwä, ë pœ ï t' vœ âlç vwä. »

e dye â se fön : « ç t' fä vnï evo
mwä pö prtlvç ä mô pçr k' ï sœ rwä.

Bâlois qui est venu coucher avec moi.

Il faut que tu le saches »

9. fl lui fut commandé de l'aller
trouver à onze [heures] ; et puis très

ouvertement elle lui dit: «Est-ce toi
qui (est) es venu coucher avec moi
la nuit passée? — Certainement, c'est
moi! Le colonel m'a joué un tour;
je me suis repayé; nous sommes

quittes!
Eh bien, va, tu nie fais bien plus

plaisir d'avouer que de (re; nier. Tu
me fais plaisir, je veux encore penser
à toi. »

10. La tille au roi commença de

lui (mener) faire fête, et puis elle ne

dit plus rien au colonel.
Un jour (qu') elle dit à son père, (au)

le vieux roi : « Bla foi, dans toute
l'armée, c'est ce petit Bâlois qui a le

plus de (jet) façon. U le faut grader,
il le faut mettre officier. »

Deux jours après : « Il le faut mettre
capitaine. » Le père lui fait : « Je crois

que tu as bien des idées sur ce Bâ-
ois? — Je crois bien, il me plaît! —
Aujourd'hui tu le veux officier,
demain tu le (veux vouloir) voudras
colonel. » Le père ajouta : « Qu'il y
soit »

L'autre colonel demanda sa
démission et sa retraite, et le Bâlois

prit la place.
11. Ils se marièrent, firent les

noces, et le petit Bâlois écrit à son

père: «Malgré que tu m'as voulu
tuer, je suis cependant [dejvenu
roi, et puis je te veux aller voir. »

Il dit à sa femme: «Il te faut
venir avec moi pour prouver à mon

n'J) Littéralement: C'est toi qui est; le patois ne dit pas: s'ä twä
F ç, (es) mais: sä twä Je' ä (est). — 136) Elision peu fréquente de ç pœ
et puis. — 137) Je ne sais s'il y a là une influence de l'allemand: Sie sagte
ihrem Vater, dem alten Könige; toujours est-il que la patois dit non pas:
i dyë ä so për l9 vëya riva, mais: â vëya riva. — n8) L'emploi du futur n'est

pas fréquent; on rencontre bien plus souvent le verbe vouloir infinitif. ï vœ

âlç dmë est plus usité que y' ûdrç dmë. (Cf. § 11 ci-dessous.)



Les « Fôles » 161

mç le fön sa dçxt/uzë l39) ; ï yï dï :

« vë trçvç tô pçr, rkôt yï not, ïxtwâr,
dï yï k' t'ë rwä, e poi opre nç s'

vlâ vwä. »

12. lo bçlwa pëtxë pô âlç kôtr 1'

ôtâ; ë n' ëvç prï k' du vàia e pie
sô cocher, t/ë ël èrïvë de le Forêt-
Noire, le nö ëtç lï, ë pœ ë n' evî
])' da lôdjï. ë mërtxën ä 1' evätür
djëk ä le pramiar majô, k' ëtç çn
majô d' briga.

le brïgâ vwäyen tô st' çkipçdja
ërïvç, s'äpären dç txvä, d' le vwàtiir
e d' tô rëkïpçdja dï rwä. lé no, e

t/üen le cocher, t/uën le vaia, ë pœ
lu s'pôyë sâvç, gras"") ân-çn vëya
fön k' ëvç vâdîi se d' le taverne, k'
ëvç rvâdii tô 1' kôplô.

13. köm ë n' ëtç p' bï lwë d' bçl,
ë s' dï: « ka vœ ta fçr? ràlç txïa lé

rçn vttbï ràlç ä l'ötä? bä! ï yï sœ,

pëtxâ i)ô më vëya majô!»

erivç ë bçl, nu n' la rkonexe. s'a

vë ä l'ötä, trôv se mçr e pœ yï di
I' malœr k' ël ët-ëyu etekç.

se mçr yï rëpô: «foars k',41i ta

nôz e dj' fç. de fars e dï guignon, ï
n' sç x' tô pçr t' vœ ëko vwä de lé

majô. »

Ì kwatx I' bûab të ka 1' vëya n'

fœ p' h.

l'pçr rërive, le mer yï di : « not
rwä à rvani dëgnëyïa köm î pövr.
k' ä fût-ij fçr? k' â pas ta? — i n'

se p' trö kwä, k' yï rëpô l'pçr. ï vœ

père que je suis roi. » Biais la femme
s'excusa ; elle lui dit : « Va trouver
ton père, raconte-lui notre histoire,
dis-lui que tu es roi, et puis après

nous (se) nous voulons voir. »

12. Lo Bâlois partit pour aller
contre la maison ; il n'avait pris que
deux valets et puis son cocher. Quant
ils arrivèrent à la Forêt-Noire, la nuit
était là, et puis ils n'avaient pas de

logis, lis marchèrent à l'aventure
jusqu'à la première maison, qui était

une maison de brigands.

Les brigands virent tout cet équipage

arriver, s'emparèrent des

chevaux, de la voiture et de tout l'équipage

du roi. La nuit, ils tuèrent le

cocher, tuèrent les valets, et puis lui
se put sauver grâce à une -vieille

femme qui avait vendu ceux de la

taverne, qui avait (revendu) révélé
tout le complot.

13. Comme il n'était pas bien loin
de Bâle, il se dit: «Que veux-tu faire?
Retourner chez la reine, ou bien
retourner à la maison? Bah! j'y suis,

partons pour ma vieille maison.»

Arrivé à Bâle, personne no le

reconnaissait. [Il] s'en va à la maison,
trouve sa mère et lui dit le malheur

qu'il a été attaqué.
Sa mère lui dit: «|A| force que

tu nous as déjà fait des farces et du

guignon, je ne sais si ton père te
veut encore voir dans la maison. »

Elle cache le garçon tant que le

vieux ne fut pas là.

Le père (r) arriva, la mère lui dit:
«Notre roi est revenu déguenillé
comme un pauvre. Qu'en faut-il faire?
Qu'en penses-tu? — Je ne sais pas

,M) Littéralement se: dexcusa; dés + excuser — s'excuser de ne pas
faire quelque chon. — ,M) Le latin gratia grç"s : le gres da dïia -la grâce
de Dieu. Mais, sous l'influence du français, la préposition : grâce il — gras à.

Cependant, la vâdais dit aussi: le gras da dïia. — (41) La forme habituelle
est: ç foars ka (Cf. IIb § 2, et X S G), et non pas seulement: foars ka

Schweiz. Archiv f. Volkskunde Bd. XV (1911) 11
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pâsç. s'a stï swä k'ä pyçd le txiavr;
èl ä sese 1' bwärdjia. »

s'ko n' mäke p' d'ërïvç. le txïavr
ï fœn kôfyç. ä mëtï, ä yï bëyë pô
sô dçnç ï pô d' pè e ï pô d' frornç-
dja. ve vwardç te txïavr!

14. la pramïa djô, k' e fœ ä tre
d'alç. ëvô sç txïavr, e trovë en vëya
fön k' ëtç malet txü Y txmi. lèa, yï
dmëde l'ämön. ë yi dï: «ë me pör
djä, ï n' sœ p'bî rëtx; mç ï vô vœ
bëyïa le mwatïa d' mô dënç. »

le vëya l'èksëptë ëvô rkonëyès ;

ï yï bëyë ï /öträ, ê yï dï : « tï, vwalï
î /öträ. tij lç fwä k' ta vôre, t' pœ

fçr âlç tç txïavr köm ta vgré. »

15. köm s'ëtç la pramïa djô k'ë

vwardç le txïavr, le sän 142) la pranë
è mède, ë s'âdramè ë p' e praje se

prôa.

ç rt/ôrë tô le vàprç, se vnï à

ko143) d'le vwä. mç ê pâsë à /öträ.
ë /ôtr ï ko, lç txïavr s' rëmwanën
fil, I' bök la pramïa ë pœ le kôpënïo
de txïavr ëprë

kôm èl ëtç ëyu sudç, vwâyë k'
se txïavr alï â sô /öträ, é le böte ä

rä pö rätri) de lç vel da bçl.

tô le dem fœn bî greîia d' vwä
si bwardjïo rëmwanç sç txïavr. e so

dyï: «tî! s'ä ï vëya sïtdç k' le fç

ëgzërsç ptitô k' txëpwayïa. »

10. à bü d' t/ïz djô, le rçn vwâyë
k' mô bçlwa n'yï beve p' da novel.

trop quoi, que lui répond le père. Je

veux (penser) réfléchir. C'est ce soir
qu'on plaide les chèvres; il en sera
le berger. »

Ce qui ne manqua pas d'arriver.
Les chèvres lui furent confiées. Au
matin, on lui donna pour son dîner
un peu de pain et un peu de fromage.
Va garder tes chèvres

14. Le premier jour qu'il fut en
train d'aller avec ses chèvres, il trouva
une vieille femme qui était malade
sur le chemin. Elle, lui demanda
l'aumône. Il lui dit: « Eh ma pauvre
gent, je ne suis pas bien riche; mais

je vous veux donner la moitié de mon
dîner. »

La vieille l'accepta avec
reconnaissance ; elle lui donna un sifflet et
lui dit: «Tiens, voilà un sifflet.
Tou|te|s les fois que tu voudras, tu

peux faire aller tes chèvres comme
tu voudras. »

15. Comme c'était le premier jour
qu'il gardait les chèvres, le sommeil
le prit à midi. 11 s'endormit et puis
il perdit son troupeau.

Il chercha tout l'après-midi, sans

(venir à coup de) parvenir à les voir.
Biais il pensa au sifflet. Il siffle un coup,
les chèvres se ramenèrent tou[te]s, le

bouc le premier et puis la compagnie
des chèvres après

Comme il avait été soldat, voyant
que ses chèvres allaient à son sifflet
il les mit en rangs pour rentrer dans

la ville de Bâle.

Tou|te]s les dames furent bien
fâchées de voir ce berger ramener ses

chèvres. Elles se disaient : « Tiens,
c'est un vieux soldat qui les fait exercer

plutôt que pâturer. »

16. Au bout de quinze jours, la
reine vit que mon Bâlois ne lui don-

i42) D'habitude le mot sän est masculin ; mais ici il est employé comme

féminin; je ne sais pourquoi. — 143j vnï â kg, littéralement: venir à coup de,

venir ci bout de, parvenir il.
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ï s' dyë ä leo-mçm : « ë t' fa àlç ëprë,
pö vwä s' k' ël à davnï. »

mç lëa, pu fïn k' sôn-çn, ï pranë
çvô lëa ï rëdjïmâ d' sftdç pö trä-
vwarsïa le Forêt-Noire, é rëbôi'dçn
à mçm kabarë vwë144) la rwä ëvç
pçSij.

ç s' ratrôvën â le nö, ë fayç ï

kiitxïo köm la rwä ëvç fç. mç le

rçn, pu malîn, fezë e sërnç le majô
ëvô se stldç, fç pôzç ï trôpët de le

txëbr il ï sopç, ë pœ trâkïlmâ mwä-
râdè.

t7. tö d'ï ko le trôpët ëkniâsë d'

fçr; tô, tô, tô le rçn yi dmëdç : « k'y
ët-ê?» la trôpët rëpô: « i vwä ï pyë-
txïa ë bäskül pö vöz-ä.glüti »

lëa pröptomä145) säta lèvï, fë fïïyïa
lé majô, prä Un-otage tö le biltï/a;
è pie e ratrôvën le kärös146) ä pris,
sez-örnamä, sô t/vä, sôn-ëkïpçdja.

è vlï tö botç â fno e p' â se. en

vëya fön yï deklârë lç vwartç, yï
di : « ëpernët14') ma y'ç savi; vot an ;

ë vi, ç p' ël à â I' ôtâ. »

el épërnên lé vëya, mç rçzçn tô
1' rext.

18. la ladine, e s'etxmanën xü bçl,
se trüp ë pœ lëa; ëmô bwardjïa de

txïavr fœ 1' pramïa k' lç vwayë ërivç.

ç s' dï dô : « k'âs s'ä sosï m) en

trüp ënmïa mç nä, s'ä nö djâ ; ï

rkönä mô dräpö. tô d' mçm, i yï
vœ ï pô fçr peyii » bevo ï ko d'

naif pas de nouvelles. Elle se dit à

elle-même : « Il te faut aller après [lui],
pour voir ce qu'il est devenu. »

Biais elle, plus fine que son homme,
elle prit avec elle un régiment de

soldats pour traverser ta Forêt-Noire.
Us (r)abordèi'ent au même cabaret
où le roi avait passé.

Us se retrouvèrent à la nuit, il
fallut y coucher comme le roi avait
avait fait. Mais la reine, plus maligne,
fit (à) cerner la maison avec ses

soldats, fit poser un trompette dans la
chambre où elle soupait, et puis
tranquillement soupa.

Î7. Tout d'un coup la trompette
commença de faire : Tô, tô, tô La
reine lui demanda: «Qu'y a-t-il?»
Le trompette répond : « Je vois un

plancher à bascule pour vous
engloutir. »

Elle promptement saute loin, fait
fouiller la maison, prend en otage
toute la boutique ; et puis ils retrouvèrent

(la) le carrosse au prince, ses

ornements, son cheval, son équipage.
Ils voulaient tout mettre (en) à

feu et (en) à sang. Une vieille femme
lui déclara la vérité, lui dit:
«Epargnez-moi J'ai sauvé votre homme ;

il vit et (puis) il est à la maison.»
Us épargnèrent la vieille, mais

rasèrent tout le reste.

18. Le lendemain, ils s'acheminèrent

sur Bâle, sa troupe et puis
elle ; et mon berger des chèvres fut
le premier qui les vit arriver.

U se dit donc: «Qu'est-ce |que|
c'est [que] cela? Une troupe ennemie?

Biais non, c'est nos gens; je
reconnais mon drapeau. Tout de même,

J44) C'est la première fois que je rencontre cette forme; d'habitude on

dit: Içvu, ou vü, à (Voir quelques lignes plus bas: le txëbr ü ï sopç.) —

145) Le patois prononce le p de pròptama; de même le français populaire.
— 146) Le subst. kârçs est féminin. — 147) influence du français. Le patois
dirait plutôt: lëx'iat ma âlçlainez moi aller; bçyal ma le vie! — donnez-moi
la vie, ou quelque chose d'analogue, mais jamais: çpçrnçt ma! —Mb)
Littéralement : Qu'est-ce c'est ceci comme, du reste, le langage familier le prononce.
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/oträ : to se txïavr ä rä, tes ë l'ënmï

ë fayç dâlï de pourparlers dvë ka
d' betra.149) s' fœ le rçn ka s' dëlëgë
d' lëa mçm, ë pœ mô bwardjïa de

txïavr da l'ätr sä.

e sa rkonëxën, s' bëyën le më,
s'âbrësën, ë pœ ë s' dyën :

« t' adrë kutxïa de le vël da bçl ;

ta drnëdrë ëprë 1' nô d'î tä, k' ä mô

pçr, e ta n' vöre ka nü n' ta sërvœx
k' mwä stï swä. »

19. ë bçl sta trüp erivç,150) de byä
d' lodjmâ fayë yï fçr.

le rçn dmëdë d'alç kutxïa txïa sô

bâ-pçr, s' ka 1' vëya s' âprëse d'ek-
sëptç.

t/ë lç rçn fœ âtrç txïa sô ba-pçr,
ï yï dmëdç sô nô. ï yï dyë k' e y'
ëvç ëyu î sudç dï mçm nô, mç k'ï
n' sevç p'â djôt s' k'el ëtç davnï;
k' s'çtrç î bambocheur, î farceur, âfë
T pyëtœs! 1' vëya n' rëpôjç râ, sëtxê
k' s'ëtç sô bûab.

20. de 1' mçm mömä, le kûan dé

txïavr s' fç ôyu,151) k' le txïavr râtrï.
le rçn, küryöz, âlë vwä ratrç se txïavr.
mç tïp täp rä n' çtë x' bë, râ n'

ëtç x' mërveya la bök la pramïa, le

txïavr ä râ, ë le txevrï formi l'krâ!
vwasï mô bwardjïa d' txïavr ka rë-
plïk«2) â 1' ôtâ.

je leur veux un peu faire peur! » (Ili
donne un coup de sifflet: toutes ses

chèvres en rang, face à l'ennemi
U fallait des pourparlers devant

que de [se] battre. Ce fut la reine

qui se délégua d'elle-même, et puis
mon berger des chèvres de l'autre
côté.

Us se reconnurent, se donnèrent
la main, s'embrassèrent et se dirent :

« Tu iras coucher dans la ville de

Bâle ; tu demanderas après le nom
d'un tel, qui est mon père, et tu ne
voudras que personne ne te serve

que moi ce soir. »

19. A Bâle cette troupe arrivée,
des billets de logement [il] fallut lui
faire.

La reine demanda d'aller coucher
chez son beau-père, ce que le vieux
s'empressa d'accepter.

Quand la reine fut entrée chez son

beau-père, elle lui demanda son nom.
Elle lui dit qu'il y avait eu un soldat
du même nom, mais qu'elle ne savait

pas au juste ce qu'il était devenu ;

que c'était un bambocheur, un farceur,
enfin un voyou Le vieux ne répondait

rien, sachant que c'était son

garçon.
20. Dans le même moment, la

corne des chèvres se fait ouïr, (que)
les chèvres rentraient. La reine,
curieuse, alla voir rentrer ces chèvres.

Mais, tip tap rien n'était si beau,
rien n'était si merveille[ux] Le bouc
le premier, les chèvres en rang, et
les chevreaux formaient (le cran) la
réserve Voici mon berger de chèvres

qui rapplique à la maison.
se mçr l'etâdç, 1' fç atro vïtmâ de Sa mère l'attendait, le fait entrer

se txëbr eyïdï: « rtxëdj ta vît; nôz- vite(ment) dans sa chambre et lui

149) Ici le verbe battre est emplyé dans un sens absolu et intransitif.
— 15°) Remarquer la curieuse construction. — 1M) Le verbe ouïr se dit: oyï,
part, passé: oyï. Ex.: i/ü vœt-çyï çn txëso Qui veut ouïr une chanson?

(Arch. VI N° 139, p. 11.) çt-oyï? — as-tu entendu? — Par contre le vâdais
dit: oyû aux deux formes. — 152) Cette forme d'argot français: rappliquer
est évidemment inconnue au patois.
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ê le prises ka kiltx txïa nö. — kö-
mâ, k' e rëpô, lé fëya di rwä da

Hongrie™) ka kütx txïa ih)? ï vre
kutxïa evo. — kwax-ta ï pö, bögr da

fö » dyç se mçr.

21. I' sopç ërivë. le prises di a

pçr : « n' e vô p' da bûab pö m'

servi ?» a pramïa ko, ë dyë k' nä ;

ä skô e yi dyë k' ël ân-évç bï fi, mç
k' el ëtç I pô idiot.''-''') le rçn rëpô:
« Idiot ü pa, i I' vœ pü m' servi sti
swä. »

âfë ân-éportë 1' potage, si rwä
lex txwâ le sopïar. dâlï è rèmçs to
le betxê d'I155) pënïa, ê pœ ë yi vë
dir: «ti. y'e rvwarsç tè söp, ta më-

djre lç bëtxe »

I' pçr ëtç môarfôju d' ot,116) vwâyë
k' sô bûob fzç d' ta bëtïja ; e s' kô-

fôjç p() dmëdç est/iiz ä sta rçn.

Ica, perdnç to, â ködisyö k' si

mëtxë marmiton se sâtinèl pô lé nô.

bô grç, mâgrç ç fàye tô aksëptç.

lâdmê I' mëtï! 1' fô bçlwa ëvç fç
le sâtfnêl, ë s' ëtç lçxïa par so füzi ;

mç pë t/iï? pë le fëya a rwä k' 1'

ëvç vçyù pö âlç kutxïa ëvo lëa

dit : Rechange-toi vite : nous avons
la princesse qui couche chez nous.
— Comment, qu'il répond, la fille du
roi de Hongrie qui couche chez nous?

Je veux coucher avec. — Tais-toi
un peu, bougre de fou » [lui] dit sa

mère.
21. Le souper arriva. La princesse

dit au père : « N'avez-vous point de

garçon pour me servir?» Au premier

coup, il dit que non ; au second, il
lui dit qu'il en avait bien un, mais

qu'il était un peu idiot. La reine
répond: «Idiot ou pas, je le veux pour
me servir ce soir. »

Enfin on apporta le potage. Ce

roi laisse choir la soupière. Alors il
ramasse les tessons dans un panier
et puis il lui va dire: «Tiens, j'ai
renversé ta soupe, tu mangeras les

morceaux »

Le père était morfondu, de honte

voyant que son garçon faisait de telles
bêtises ; il se confondait pour demander

excuse à cette reine.

Elle, pardonna tout, (en) à

condition que le méchant marmiton fût
sa sentinelle pour la nuit.

Bon gré malgré, il fallut tout
accepter.

Quelle surprise ne fut-ce pas le

lendemain (le) matin Le fou Bâlois
avait fait la sentinelle, et s'était laissé

prendre son fusil ; mais par ijui palla

fille au roi qui l'avait voulu pour
aller coucher avec elle

n3l Cf. le § 3 ci-dessus, où le petit Bâlois s'engage en Hollande — VAj Pour
idiot, le patois a les mots : çnôsë, pwazê (pesant) ; yprd (ypdja, Aj.) yprdë (ypdjë)
yprdahî (ypdjalä), iôbç, tqt,ë (Aj. : toni). Bien que donné pour Biétrix, le mot
idiot est français. [Cf. N° X §6: käkri frappé, timbré) Voir aussi XII S 1.

— 15S) Elision pour de i — dans un. — 156) L' h aspiré n'est pas observé ici;
on dit cependant lç ôt et non V ot. — ,51) Cette forme, employée déjà deux
lignes plus haut, est tout à fait inusitée; le passé défini est: i fœ-, f fœ,
ë fœ, no fœn, vç fœt, ç fœ-n, d'où l'imparfait du subjonctif: k' ï fœx, t' fœx,
ç /œ, nç fœxi, vç fœxi, ç fœxi. Le présent du subj. est: k' ï sg, ta sô,

ç sç, np si, vç si, ë si. Biais à côté on emploie la forme analogique k' î sœx,
k' np sœxï; d'où la singulière analogie k' ç fœxœx fœx H- œx. On

entend aussi dans le vâdais : k' ï swâyœx.
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la pçr le lâdmê fœ x' ëkâmï,
vwâyë k' sô bûab ëtç véritablement

rwä, k' n' œ p' lç ta d' vivr pü Iòta
d' sô kôtâtamâ ; ë morë d' djôa. sa

s' n' ä p' le vwartç, 1' mätü n' ä p'
lwë

Le père le lendemain fut si

abasourdi, voyant que son fils était
véritablement roi, qu'il n'eut pas le temps
de vivre plus longtemps de son
contentement. Il mourut de joie. Si ce

n'est pas la vérité, le menteur n'est

pas loin

Joseph Juillerat, des Cerniers de Rebévelier, né en 1837

(à l'Hospice des Vieillards de Delémont).

Fòle du garçon qui était un

peu fou.
(Patois de Bonfol.)

1. Il y avait une fois une femme

(pli avait un enfant qui était un peu
fou.

Avant de partir, elle dit à (leur)
son Jean :

-- Tu mettras tout ce que nous

avons de noir à la lessive.
Aussitôt que la mère fut loin, Jean

se mit à travailler. Tout au fond du

cuveau, il mit les vêtements noirs;
plus haut il mit les marmites ; après
venait une brebis noire.

Un moment après, le prêtre vint
à passer. Jean lui sauta dessus et le
mit dans le cuveau. Il essaya d'eu

repartir, mais Jean le tint (d'adroit)
comme il faut.

2. Quand la mère revint, elle
entendit crier dans le cuveau.

— Eh qu'as-tu fait, Jean

— Bla mère, vous m'avez dit de

mettre tout ce que nous avions de

noir à la lessive. Je vous ai écoutée.

J'ai fourré nos vêtements, nos
marmites, nos brebis ; et le curé qui est

venu fourrer son nez par ici (j'ai) je
l'ai jeté aussi.

158) Remarquer la syllepse : d'habitude ypt djë leur Jean se dit en

parlant des parents, s'ä ypt bexat c'est leur fille. Ici on dit aussi leur,
bien qu'il se rapporte à la mère seule. Ce leur n'a aucun rapport avec
l'allemand ihr Sohn; car du père aussi on aurait dit: ypt djë.

X. fol dï bueb k' etg 1 pö fö.

1. é y' ëvç en fwä en fän k'çvç
î bûab k' ëtç î pö fô.

ëvë d' pëtxï, ël dyë ä yöt156) djê:

— ta bôtrë tö s' ka noz-è d' nwä
â le bûa.

ëxtô k' le mçr fœ fô, djë s' böte e

trevôyïa. töt-ä fô dï t/üve, ë böte
le nwä-l-eyö; pü ä ë bytö le mërmït;
ëprë vnç en nwär bërbï.

î îiiômâ ëprë, 1' prêt vnë e pësç.

djî y säte dxü ë 1' föte de 1' t/iive".
ël ëseyë d'à rpëtxï, mç djë 1' tarie
d'ëdrwa.

2. t/ë le mer arvenë, ël ôyë rçlç
de 1' t/uyë.

— ë, k' ë-t' fç, djë?
— më mçr, vô m'ë dï d' botç to

s' ka nôz-ëvî d' nwä ä le; bua. ï vôz-
ë ëkiïtç. y' ç fwërç nôz-çyô, nô mërmït,

nô berbï; ë 1' t/urïa k' à vnï
fwërç sô nç pë xi y' ç txëpç ëto.
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le mçr epevurîo s' dëpàdjë d'ale La mère effrayée se dépêcha d'aller
rtïrïa 1' t/ürio. le pûar bërbï ëtç retirer le curé. La pauvre brebis était
kravç. el gramwanë djë, më to ëtç fç. crevée. Elle gronda Jean, niais tout

était fait.
3. I' djwë çpre, ç fâyç âlç t/arï 3. Le jour après, il fallait aller

di bö de le köt pö vwaxç l59) le bua. chercher du bois dans la côte pour
â, pètxê, le mer dyç: — tir le pûatx (verser) couler la lessive. En partant,
çpre twä ë pœ vï! la mère dit: — Tire la porte après

toi et puis viens!

t/ë ë fœn de 1' bö, djë s' pyënë Quand ils furent dans le bois, Jean
d' ëtr sol. se plaignit d'être las.

— t' ë pwètxë de pu djüan txëb — Tu as pourtant des plus jeunes
k' mwä! jambes que moi!

— Oui, më sta pûotx ä rudmâ — Oui, mais cette porte est rude-

pwajën. ment pesante.
— bögr da fô, k'â fç-to — Bougre de fou qu'en fais-tu
— ç vç m'ê di d' lç. tïrïa d'rïo — Eh vous m'avez dit de la tirer

mwä; i päsö k'ë lé fâyç pwär. derrière moi; je pensais qu'il la fallait
prendre.

— bot le pwâ tïar — Mets-la parterre
4. 61 ëvï e pwën lwayïa ï tega d' 4. Us avaient à peine lié un fagot

dça 16°) k' ël ôyën en bad do braga. de dare qu'ils entendirent une bande
do brigands.

— Savâ nò — Sauvons-nous

djë säte xü se pûatx è lç vwalï Jean sauta sur sa porte, et les

k' füä kôtr l'ötä. voilà qui courent contre la maison,
sòl d' pùatxç se pûatx, e mote xü Fatigué de porter sa porte, il monta

în-çbr è sç mçr çpre. lç braga vançn sur un arbre et sa mère après. Les

kôtç yôa sç d' êrdjâ, drwä dô st' brigands vinrent compter leurs sacs

çbr. d'argent, droit sous cet arbre.
5. tö d'I kö, djë dyç â se mçr: 5. Tout d'un coup, Jean dit à sa

mère :

— mer, y'ç fät da pïxïa. — Bière, j'ai besoin de pisser.

— pix çva, bögr (la txï d' fô 161) — Pisse en lias, bougre de (chien
de) fou!

le braga â sâtë ât/o kulç, yovçn Les brigands en sentant quelque
le tel : chose couler, levèrent la tête :

— o k' lo bô dûa ä bô e noz- — Oh que le bon Dieu est bon

âvïa di vî byë! U nous envoie du vin blanc.

î ptë mömä ëprë, djë dyç â se Un petit moment après, Jean dit
niçr: à sa mère:

— mçr, y'ç fat do txïar. — Bière, j'ai besoin de chier.

— txïa çva, bögr da txï d' fô! —- Cliie en bas, bougre de (chien
de) fou

lç braga rayavën le tët : Le brigands relevèrent la tête:

,09) Expression habituelle: vwàxçlçbua couler la lessive. — ,,i0) La
dare (lç dça) désigne les branches de sapin coupées. — )6') Cf. note 132 ci-
dessus.
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— ka T bö düa a bö d' noz-ävia
d' l'êdweya

en busç pü tç, djë radyë â se

mçr:
— mçr, t so? sol da tnî sta pûatx.

— fô-le çva, bogr d' txï d' fo

lç braga çpeviirïa sa sâven e Içxçn

yo grô se d'erdjâ.

djë ç se mçr dêxâdèn da l'çbr,
praîiën le se d'erdjâ ë rvanèn â 1'

ôta.

6. da ka djë çtç Ipô kâkç,162) ëvô

se sü e trovë en bel fanât, e fzën lé

näs txïa yô.

i fœ îvitç pu sèrvi do tal. é m'evï
fe en bel rôb do pépia mçtxïa. è fûax
da rïtç d' tôt lé sa, y' evë 1' malœr
d'ï fer ï pte-Pekrö. e fûax k'ë fœn

greiï, ë m' föten I kö d' püflar a, t/ü
ç ma tttleii djüsk si m'y vwasi.

— Que le bon Dieu est bon de

nous envoyer de l'andouille

Un instant plus tard, Jean redit
à sa mère :

— Mère, je suis fatigué de tenir
cette porte.

— Fous-la en bas, bougre de

(chien de) fou!

Les brigands épouvantes se

sauvèrent et laissèrent leurs gros sacs

d'argent.
Jean et sa mère descendirent de

l'arbre, prirent les sacs d'argent et

revinrent à la maison.

6. Quand même Jean était un peu
toqué, avec ses sous, il trouva une
belle petite fem nie. Us firent les noces
chez eux.

Je fus invité pour servir sous [la]
table. Ils m'avaient fait une belle
robe de papier mâché. A force de

courir do tous les côtés, j'eus le
malheur d'y faire un petit accroc. A force

qu'ils furent fâchés, ils me flanquèrent
un coup de cuiller-à-pot au cul. et

me lancèrent (jusqu'ici m'y voici)
jusqu'où je suis maintenant.

Bfmo Blarie Macquat, née en 1840, à Bonfol.

(Transcrite par BI. Jules Surdez, instituteur, à Saignelégier.)

XL fol do djë I' fo g d' djë Y Fôlo de Jean-le-Fou et de Jean-

sgdjo. lo-Sage.
(Patois de Rebévelier.)

1. e y' évç en fwà I pçr k' evç 1. U y avait une (bis un père qui
du bûab, k' ëbïtî en ptët majô p' bî avait deux garçons, qui habitaient
lwê d' bçl. une petite maison pas bien loin do

Bâle.
sï por pçr lëz-ômç tädramä tö le Ce pauvre père les aimait tendre-

162) Le verbe kâkç frapper, taper: i kcik-tZës le ferblantier,
le rétameur, qui frappe le fond des casses; kâkç lez-fia frapper les œufs
de pàques. Ici çtr kâkç avoir un coup de marleau, être timbré, comme
on dit vulgairement. (Cf. note 152 ci-dessus.)
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dû, e pre el evç di ma d le rkonatr,
talmà e s' rsâbyî.163)

vwalï k' î be djô 1' pçr vnë e mori,
ç pœ ü k' ä yï dyç. djë 1' fô dï a sô

frçr : « puisque not pçr no n' ë lçxïa
âken fçrtun, i vœ le pç d' mô pçr;
nô la vlâ përtëdjïa pe 1' mwäta!»

djë I' sçdjo yï dye: « ka pas ta?
pertedjia nôt pçr! y' ëra mre t" la

sëdç, k' ta 1' <êx pö to d' pe twä!»
djë I' fô, bï kôta, yi di : «ë bï, i 1'

Sport. «

2. e I' prïiè e pœ 1' porte xii le

rut d' bçl, lô drasç xii dû bätö,
köm

de

e yi vî ç pësç î botxïo k' rnwanç
vë â l'abattoir, sç bçt ren pçyû,

na vlen pu çvësïa.

ê s' bot e kryç: «ôxà,"1*) sâvç vô

ment les deux, et puis il avait du
mal de les reconnaître, tellement ils
se ressemblaient.

Voilà qu'un beau jour le père vint
à mourir, et puis un (qu'on y) à qui
on disait Jean-le-Fou dit à son frère:
« Puisque notre père (nous n'a) ne

nous a laissé aucune fortune, je veux
la part de mon père; nous le voulons

partager par le milieu!"
Jean-le-Sage lui dit: « Que penses-

tu Partager notre père J'aime mieux
te le céder, que tu l'aies pour [toi]
tout seul » Jean-le-Fou, bien
content, lui dit : « Eh bien, je l'emporte. »

2. Il le prit et puis le porta sur
la route de Bâle, le dressa sur deux
bâtons, comme il put, et puis s'alla
cacher.

U y vint à passer un bouclier qui
menait des veaux à l'abattoir. Ses

bêtes eurent peur et ne voulurent
plus avancer.

Il se met à crier: «(Oncle) Mon-
sieur, sauvez-vous un peu ; mes bêtes

ne veulent plus avancer. »

Le pauvre vieux, comme vous
comprenez, n'entendait rien. U lui
répète encore en colère: «Si vous
ne vous sauvez pas, je vous assomme
à coups de bâton »

3. Comme le vieux ne bougeait
rien, le boucher te lui lance un coup
de bâton, et puis l'étendit.

Jean-le-Fou qui était caché, qui
vit son père (qui fut) bas, saute de
derrière son buisson, et puis
commence à crier : « Au secours Tu as
tué mon père Un pauvre vieux qui
n'entendait pas clair, qui que attendait
j'aie vidé ma culotte. Malheureux que
tues Comme [net] nie veux tu redonner
la vie de mon père?»

Le boucher tout surpris lui dit:

163) Influence du français; le patois dit plutôt: rsànç. — "''') C'est le

mot habituellement usité en patois pour s'adresser à un «monsieur», à un

étranger. On dira à un enfant : bçya lç më ä st' Sxä donne la main à

le monsieur. — l6"') Euphémisme facile à comprendre!

po; bçt n' vlâ pii çvësïa.

1' por vëyç, köm vô kôprât, n'

oyç râ, ë yi rçpet èkô à kolçr : « s'

vç n' vo sâvët p', i voz-èsom ë ko
d' bätö »

n' bûdjç
i d' bätö.

ra.

pœ

3. köm 1' vë\*a
bôtxia t' yi lâs ï k(

I' ètâdç.
djë I' fô k' çtç kwätxia. k'vwâyë

sô per k' fie bë, sät da drïe sô bôa-

txë, ç pre kinase d' rçlç: «èlçrm!
t' ç t/uç mô pçr î por vëya k' n'
ûyQ 1>' /e, k' m' ëtâdë k' y' rëx
vtidïa mç t/ülät.11»') Malheureux k't'
ç köm mo vre t' rbëyïa le vïe d' mô

pçr »

I' botxiç tô surpris yi di :
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« ï n' sevo p' tö 166) k' vöt pçr ëtç
xörd.167) s'ä î malar k' m'ä ërivç;
vwalï, i n'ï serö rbéyïo le via, mi; i

t' bëyarë môn-erdjâ. »

djë I' fo, bî kêtâ, yi dï : «kafçr?
beya ma lô e pœ i t' port t/it ; nò
n'adrë p' â justice. »

4. ërivç â 1' ötä, ë di â sô frçr :

« t' vwä s' k' y'ë tïrïa d' mô pçr. ï
1' pœ fçr âtêrç bï önöräblomä; ë pœ
é m' vœ dmorë ëkô dï rext. »

I' frçr, bî djälü, yï rëpô : « t' ç d'
le txës bî pü k' mwâ!»

ä bfi d' këk djô ëprë, djë 1' fö
di â djë I' sçdj : « ë nö fä përtêdjïa
not foniti.» l'âtr yï rëpô: « k' pas
ta ë no 1' fä töt-ätfa pö st' ovëa,
pö nôz-ëtxâdç.

di so k' ta y a vre me

pç! »

sat ân-ï pyotxë, ê s' bot â trë d'
démoli I' t'orna, ël ä txwâzë trôa

le bot de en bwçt, ë pre petxç.piar,

5. è s'ä vë ë bçl, vë trovi; tö lëz-

orfèvres, les bijoutiers, ç yi dyë k' e

vh; debalç â l'Hôtel des Trois-Rois m)
pô yî fer e vwä de piar prçsyôz.169)

i; vç ë trôa rwä, dmëd ë sopç. ç

p' ç kutxïa, e ètâdç sç clients, ë s'ï

presi; të d' mod k' é yi rëpô: «le
nö vî; i poro pëadr më piar, vo rvorç,
dmë. ¦>

« Je ne savais pas [du] tout que
votre père était sourd. C'est un
malheur que m'est arrivé; voilà, je n'y
saurais redonner la vie, mais je te
donnerai mon argent. »

Jean-le-Fou, bien content, lui dit:
«Que faire? Donne-le-moi, et puis
je te (porte) tiens quitte; nous n'irons

pas en justice. »

4. Arrivé à la maison, il dit à son

frère: «Tu vois ce que j'ai tiré de

mon père. Je le peux faire enterrer
honorablement; et puis il me veut
demeurer encore du reste. »

Le frère, bien jaloux, lui répond:
« Tu as de la chance bien plus que
moi »

Au bout de quelques jours (après),
Jean-le-Fou dit à Jean-le-Sage : « U

nous faut partager notre fourneau. »

L'autre lui répond: « Que penses-tu?
U nous le faut tout entier pour cet

hiver, pour nous réchauffer.
— Dis ce que tu voudras, j'en

veux ma part >>

[II] saute à un piochard, et se met

en train de démolir le fourneau. Il
en choisit trois pierres, les met dans

une boîte, et puis partit.
5. U s'en va à Bâle, va trouver

tous les orfèvres, les bijoutiers et (y)
leur dit qu'il voulait déballer à l'Hôtel
des Trois-Rois pour (y) leur faire (à)

voir des pierres précieuses.

U va aux Trois-Rois, demande à

souper et puis à coucher, et attendit
ses clients. 11 s'y pressait tant de

monde qu'il leur répond : « La nuit
vient; je pourrais perdre mes pierres.
Vous reviendrez demain.

,66) Je n'ai jamais rencontré cette forme tç dï tç; on dit toujours:
rä dì to -= rien du lout. — 167i Le vâdais dit xprd (masc. et fèm.) ou xçrde;
l'Ajoie dit: xpdj ou xicçdj et xpdjë ou xivçdjë. Ou emploie souvent aussi

l'expression: ç n' g p' .ve (Vad.) ou /ç (Aj.) il n' entend pas clair. —
16S) L'Hôtel des Trois-Rois a été longtemps le seul grand hôtel de Bâle,
où descendaient tous les plus hauts personnages. — ,69) Blot français, car le

patois ne parle pas souvent de «pierres précieuses».
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t/ë ç lçz-re ekspedyç, s'a ve trêve Quand il les eut expédies, [il] s'en

I' kàbàrtïa ë pre yi dmôd çn txëbr va trouver le cabaretier, et ]iuis lui
xiir pò pësç le nö. à yi dyë k'ç pòrte demande une chambre sûre pour passer
de pïar prësyoz. la nuit, en lui disant qu'il portait des

pierres précieuses. »

I' kabartïa, bî kôpyëjë, yi dyç k' Le cabaretier. bien complaisant,
cl çrç s' k'ë dçzirç. lui dit qu'il aurait ce qu'il désirait.

(i. t/ë s' frë ä mïanô, mô djë 1' 0. Quand ce fut (en) à minuit,
fö prä sô pake ê pœ 1' txëp â rî. mon Jean-le-Fou prend son paquet

et le jette au Rhin,

a mëtï. çl çkmâs d' rçle : «a vo- Au matin, il commence de crier:
leur! a voleur! kë käbäre ët-vo dô, « Au voleur! au voleur Quel cabaret
k'â n'a p' xiir il' se txëbr è pœ k' êtes-vous donc, qu'on n'est plus sur
ân-â dérobe?» 1' kàbàrtïa l'ôyç s' de sa chambre et puisqu'on est dé-

lamâtç ë pie kryç, yï dï: «k'ë-ta, k' robe?» Le cabaretier l'entendait se

ta mwàn en tal rçdja ê k' ta fç ï tä lamenter et puis crier, lui dit :« Qu'astre?

> — ç yi rëpô: « i krë k' vôz- tu, que tu mènes une telle rage et
et de briga si dvë! ï sœ tô dérobe. que tu fais un tel train?» — U lui
vwalï tç tuo» avoir k'â porjü, d' dïaj- répond: «Je crois que vous êtes des

a d' trçvçya â Californie mç ï m'a brigands (ci-devant) ici Je suis tout
vë â lç justice dëklàrç sa k' m'a dérobé. Voilà tout mon avoir qui

çrn'i; de vôt gîgët!» est perdu, de dix ans de travail en

Californie! Biais je m'en vais aller à

la justice déclarer ce qui m'est arrivé
dans votre guinguette!»

T kabartïa, tö sitrpri, s' gret 1' Le cabaretier, tout surpris, se gratto
oreya ç pœ yi di : yç! pö kob! an- l'oreille et lui dit: «Eh! pour eom-

çvô f bï, d' se pïar prësyoz? — i bien en avais-tu bien, de ces pierres
Içz'ëxtîmô diax mil fra. » — Y käbär- précieuses? — Je les estimais dix
tio yi di: « dïax mil fra i t'vre bëyio, mille francs.» — Le cabaretier lui
â kôdïsyô ka t' n'âdre p' â lô jus- lui dit: «Dix mille francs je te veux
lice, ç ka ta n' dire râ. » djë 1' fô donner, à condition que tu n'iras pas
aksçptç, köm vo vô 1' pàsê bî. à la justice et que tu ne diras rien. »

Jean-le-Fou accepta, comme vous
(vous) le pensez bien.

7. ç rtûrn à 1' ôtâ, ëpœl sô frçr 7. U retourne à la maison, appelle
ç pœ yi di: «ta ma n' vip p' Içxïa son frère et puis lui dit: «Tu (me ne)

demon; not torna, vwâsî so k' trôa ne me voulais pas laisser démonter
piar m'ë rçpôrtç!» ç pœ e yï môtrç notre fourneau. Voici ce que trois
sôn-ërdjâ. pierres m'ont rapporté » Et puis il

lui montra son argent,
djë I' sçdja, bï djalù, yi di : « kôm Jean-le-Sage, bien jaloux, lui dit :

ç f fç?» — ç yïrêpô: «ïsœalçdë « Comme[nt] as-tu fait?- — U lui
le vçl d' bçl ç pre y'ç kryç: ëtxtç répond: «Je suis allé dans la ville
de pïar prësyoz! vwalï s' k'e m'ë de Bâle et puis j'ai crié: Achetez des

rçpôrtç.» pierres précieuses! Voilà ce qu'elles
m'ont rapporté. »

djë 1' sçdja, bî djâltt, s' di: «i Jean-le-Sage, bien jaloux, se dit:
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vre fçr köm lü, y'ä vœ exbï vädr. >

prä de piar e pœ ve de le vel d'
bçl e p' ekmäs d' kryç : « etxtç de

pïar prësyoz »

8. 1' kàbàrtïa ân-oyç pelç ; e ve
vwä e. pee rkonèxë djë 1' fo. è motrç
se pïar d' torna; ë 1' fç kôfrç, é pœ
e 1' fezç pësç ä justice köm é 1' evç
retrepç.

à bu d'trôa djô, sô frçr djë 1' fô

na 1' vwayç pü rvanï, è s' dï : « ç

k'y ât-ë ërïvç k'ë n' rvï p' â 1' ötä?
ë m' fä àlç vwä. »

e pç, s'ä ve kôtr bçl ; ël ôyë kryç
de en prïjô tô prç d' le pöatx : s'

ëtç sô frçr k' ëtç â prïjô.

e yï di: «k'ç t' fç pô t' fçr âka-

zernç — s'ä twä, malheureux, k'â le

käz pë te frïpônrïa k' ï sœ si. â m'
vœ nwayïa ü d' stë djô de le pü
fôd "°) göt di ri, » sô frçr yi dï : « vç,
vë, ta n'ë k'i nïgô i vœ bî par te

pyês. »

9. vë trçvç 1' geôlier, fç ôvrï le

pôatx, fç përtï sô frçr ë pre âtr ddë.

djë 1' sçdja, bî kôtâ, rpexç kôtr l'ötä.

ç n'y ëvç, p' ëko ï kâ d'ûr, k'î
be txörtö pësç evo këtr bë txvä, k'
âlç e bel.

mô djâ I' fö ekmäs d' rçlç, d'
kryç: « k' i n' le vœ p', ï n' le vœ

p', e pœ ï n' le vœ p' » sï vwätüria

yi di: « k' âs-ta n' vre p'? » 1' âtr

yi rëpô: «le fëya a rwâ. e m' vorî
foxïa d' le mëryç, ë pœ y'ëm mœ ëtr

nwayïa k' d' evwä sta fëya ä rwä

« Je veux faire comme lui. j'en veux
aussi vendre. »

[U] prend des pierres et puis va
dans la ville de Bâle et puis
commence de crier : « Achetez des pierres
précieuses »

8. Le cabaretier en ouït parler ;

il va voir et puis il reconnut Jean-
le-Fou. Il montrait ses pierres de

fourneau ; il le fait coffrer et puis il

le fit passer en justice, comme il
l'avait (r)attrapé.

Au bout de trois jours, son frère
Jean-le-Fou ne le voyait pas revenir,
et se dit : « Eh qu'y est-il arrivé qu'il
ne revient pas à la maison? U me
faut aller voir. »

U part, s'en va contre Bâle ; il
entendit crier dans une prison tout
près de la porte : c'était son frère qui
était en prison.

Il lui dit: «Qu'as-tu fait pour te

faire encaserner? — C'est toi,
malheureux, qui es la cause par ta
friponnerie que je suis ici. On me veut

noyer un de ces jours dans la plus
[pro]fonde goutte du Rhin. » Son

frère lui dit : « Va, va, tu n'es qu'un
nigaud Je veux bien prendre ta
place. »

9. [Il] va trouver le geôlier, fait
ouvrir la porte, fait partir son frère

etpuis entre dedans. Jean-le-Sage,bien
content, retournait contre la maison.

Il n'y avait pas encore un quart
d'heure, qu'un beau charretier passait
avec quatre beaux cheveaux, qui allait
à Bâle.

Mon Jean-le-Fou commence de

brailler, de crier: «(Que) je ne la

veux pas, je ne la veux pas, et puis
je ne la veux pas » Ce voiturier lui
dit : « Qu'est-ce que tu ne veux pas?»
L'autre lui répond : « La fille au roi.
lis me voudraient forcer de la marier,

I7°) L'adjectif fô, fôd profond; on ne dit ynsprof5: st' âvàfàd —
nette eau est profonde. Le parler populaire dit aussi : Cette eau est fonde.
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pö më fön, k' ï n' sçro kôdur â le

fësô de xïr. »

l'txërtô yï dî : « s'ta vœ më rïam,171)

më txvä e pie mô txëa, no txëdjrë
d' pyès. »

10. k' fa; fç fœ dï.172) 1' vwatiïrïo
s' kôxtitùe prijnïa, e djë 1' fô pç çvô
sç txvä è sé vwätür kôtr ota.

lö lâdmê le justice k' ëvç râdii 1'

djudjmâ d' djë Y fö, älen 173) par 1'

vwàtfirïo, l'txëpën ä rî ë pœ 1' nwà-

yeu-
ël ëvç bë ë kryç : « ï le vie, i le

vœ » â yï dinëd : « da k'âs ta vôrô?174)

— lé fëya ä rwä, rçpôt-ë ; ï sœ kôtâ.

xi, k' no t' le vlâ bëyïa »

e F mwanën xü 1' pô, ë pœ 1' beiseli

à rî.

U. kçk ta ëprë, djë Y fô s'a vç
xäke ab) ë mô le, vel d' bçl. le bçlwa
la rkônêxën; êkmâsen do s'dir: « n'

as p' sï djë î fô k' mwàn të d' brfi
êvô se vwätür ë se txvä? potxë nö

I' evi nwayïa de lé pü fôd got di
rï »

le pü érdi s'àpratxen ë pie yi
dyën : « n'as pa twä k' än-ö nwayïa
l'atr djô kôni fe-ta. k' ta rvï à

peyï? »

l'àtr rëpô: «s'a bïmwà; mç i siê

âlç fçr ï to de 1' pëyï de gnomes, pô
m'i ârëtxï. ë y' ë d' tô s' kâ vô' lç
ddô. mwâ y' ç pri ste txvä ç lui'
sti txëa pò m'a vnï. mïtnë stù k'
vôre ëvwa s' k' ë vôré, n'ë ka d'

et puis j'aime mieux être noyé que
d'avoir cette fille au roi pour ma
femme, que je ne saurais conduire à

la façon des messieurs. »

Le charretier Ini dit: «Si tu veux
mon fouet, mes chevaux et puis mon
char, nous changerons de place. »

10. Qui fut fait fut dit. Le voitu-
rier se constitua prisonnier, et Jean-le-
Fou part avec ses chevaux et sa voiture

contre la maison.
Le lendemain, la justice qui avait

rendu le jugement de Jean-le-Fou,
allèrent prendre le voiturier, le

jetèrent au Rhin et puis le noyèrent.
Il avait beau (à) crier : « Je la veux,

je la veux! » On lui demande: « (De)

qu'est-ce que tu voudrais — La fille
au roi, répond-il ; je suis content. —
Viens,(que) nous te la voulons donner »

Us le menèrent sur le pont et puis
le poussèrent au Rhin.

11. Quelque temps après, Jean-le-
Fou s'en va claquant [du fouet] en
haut la ville de Bâle. Les Bâlois le

reconnurent; [ils] commencèrent de

se dire : « N'est-ce pas ce Jean-le-Fou

qui mène tant de bruit avec sa
voiture et ses chevaux? Pourtant nous
l'avions noyé dans la plus [pro]fonde
goutte du Rhin »

Les plus hardis s'approchèrent et

puis lui dirent : « N'est-ce pas toi qu'on
a noyé l'autre jour? Comme[nt] fais-

tu, que tu reviens au pays?»
L'autre répond : « C'est bien moi ;

mais je suis allé faire un tour dans
le pays des gnomes, pour m'y
enrichir. U y a de tout ce qu'on veut
là-dessous. Moi j'ai pris ces chevaux
et puis ce char pour m'en venir.

171) Le mot allemand Riemen s'emploie en patois pour désigner un
fouet. (Cf. Arch. IV, p. 19 N° 48.i — >72) On devrait plutôt dire: k' fœ dï,
fœ fç — Ce qui fut dit fut fait. (Cf. N» IV S 5 et 6.) - 173i Syllepse: la

justice allèrent, c'est-à-dire les geits de justice allèrent. — 174) Remarquer cette
construction : De qu'est-ce [que] tu voudrais? De quoi est ce que tu aurais
envie? — 175j C'est le mot habituel pour claquer du fouet.
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fer köm mwä, d'ale vwä ;

12. tö le bçlwa, stupid d'erdjâ.176)
s' dyën : « no yï vlâ âlç par ï tö pö
nqz-ârëtxi ; mç t' no dire l'atri; •

ç s'a N'ë xü 1' rî txwazçxë lç pu
gros got, é yi dï: «s'a lï. »

ël ékmâsen d' satë tii ii ëprë l'âtr
de 1' rî. â s' nwàyë, ç fëzî: glouglou,

lëz âtr dmëdl: « k'âs k'e dyâ? >

djë 1' fô rëpôjï; : «ë dyâ k' ç y' ân-ë
të k'â vœ » e yï säten tu, or 177) lé

fëya ä rwä.

djë I' fö yï di: « vwali tô le bçlwa
nwayïa ; ô prê s' ta ma n' vre p'
meryç, i f fô ëprë lëz-àtr!»

bô gre mâgrç, i fie ôblidjïo do 1'

par. më lu fœ 1' possesseur é pœ î'
rwâ d' le vél d' bçl.

Joseph Juillerat, des Cernier

(à l'Hospice des Vie

Maintenant, celui qui voudra avoir ce

qu'il voudra, n'a, que de faire comme
moi, d'aller voir »

12. Tous les Bâlois (stupides) avides

d'argent, se dirent: «Nous y voulons

aller (prendre) faire un tour pour
nous enrichir; mais tu nous diras
l'entrée. »

11 s'en va sur le Rhin, choisit la
j)lus grosse goutte et (y) leur dit:
« ("est là. »

Us commencèrent de sauter tous
l'un après l'autre dans le Rhin. En
se noyant, ils faisaient : Glouglou.
Les autres demandaient: « Qu'est-co

qu'ils disent?» Jean-le-Fou répondait:

«Ils disent qu'il y en a tant
qu'on veut » Ils y sautèrent tous,
sauf la fille au roi.

Jean-le-Fou lui dit: «Voilà tous
les Bâlois noyés; et puis si tu (me
ne) ne me veux pas épouser, je te

fous après les autres »

Bon gré malgré, elle fut obligée
de le prendre ; niais lui fut le

possesseur et le roi de la ville de Bâle.

s de Rebévelier, né en 1837

illards de Delémont).

XI1. le trä pä d' l'gn.

1. î djwë în-an s'ân-alë fçr dî bö
de le kôt. e mote xü ï sopì pö 1'

dçrêmç.178) sîatç xü î rè,179) e s'epràtë
pö 1' ëtrosç180) devo sé syät.181)

Les trois pets de l'âne.
(Patois de Bonfol.1

1. Un jour un homme s'en alla

faire du bois dans la côte. Il monta
sur un sapin pour l'ébrancher. Assis
sur une branche, il s'apprêta (pourj
à la (briser) detacher avec sa scie.

expression! — 177) Cf. Note 129 ci-dessus.
de -ex- ramare a ici son sens original de

- 179) Le latin ramum a donné régulièrement
°) ëtrpsç littéralement : enlever du tronc; le latin iruncu a donné :

trp trognon de chou: i trp d' txg; puis truncut Mu trötxä le tronc
d'ufi arbre; trunca trotx une souche. D'habitude lç trôlx ou sua: est

la souche, le tronc sur terre (Cf. lç trotx d' nâ - la bâche de Noël): le

tràtxâ est dans la terre. — )81) Pour la scie, UAjoie dit: çn syät, et pour
scier syë. Ce mots sont inconnus au Vâdais qui dit: lç sçvûr, et së_vûre.

L'Ajoie a aussi le rçs, rçsïa ; le vâdais désigne parla la grande scie d'une scierie.

176) Remarquer la jolie
— 17S) Le mot dçrçmç, latin
ébrancher, enlever les brandies.

re.
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e s'sïatë xü le brës e ekmâsë d' 11 s'assit sur la branche et conile

rçsïa; më kmä el çtçïpô anôsë,182) m ença de la scier; mais comme il
ë rçsç d' le krôya sa, â se drwät, était un peu nigaud, il sciait du mau-
kôtr 1' trôtxà. vais côté, à sa droite, contre le tronc.

2. — ç! k'â s' ka vô fçt, l'an? 2. — Eh qu'est-ce que vous faites,

yi dyç ï pesé, vô n' vwàt pa k'vô l'homme? lui dit un passant. Vous

rçsïa d' le krôya sa? t/ë lé brës ne voyez pas que vous sciez du mau-
txwàrê, vô vie txwàr devo. vais côté! Quand la branche tombera,

vous voulez choir avec.
— vo m' fçt ë rïr, l'an; i si; bï —Vous me faites (à) rire, l'homme;

s' k' i fç ; i n' sœ p' fö ç vô n' et je sais bien ce que je fais; je ne suis

pa î protêt. pas fou et vous n'êtes pas un pro¬
phète.

— état pia, vô vwàrë! — Attendez seulement, vous
verrez

ë êl âlë pü lwë. Kt il alla plus loin.
3. dûa mïnut ëprë, lëbrëskroxç,153) 3. Deux minutes après, la branche

e kräk! vwalï mön-än pç tïar! cassa, et crac! voilà mon homme par
terre

— e m' l'evi; bî dï, î' màlîbÇgr! — U me l'avait bien dit, le malin
ë se l'ëvnï de djâ. i vie yi dmëdç bougre! 11 sait l'avenir des gens. Je

t/ë i niorirç. veux lui demander quand je mourrai.
el âbôi'ol184) sôn-çn, l'çpyëya 1B5) à U harnache son âne, l'attelle à la

le txçràt, ë u! rëtrëpç bî vît la vwä- charrette, et hue! rattrapa bien vite
yedjil. le voyageur.

4. — vo m' l'evi bî predi'; i sic 4. — Vous me l'aviez bien prédit:
txwa çva l'çbr. je suis tombé en bas l'arbre.

— pedë I' pramïa afë vnï ç pesi;,91') — Parbleu le premier enfant venu
vô l'ère dï kmä mwä! à passer vous l'aurait dit comme moi!

— s'a bô dï inömä k' vô set 1' — C'est bon! Du moment que
ëvni de djâ, i vwërq sévwà t/ë i vous savez l'avenir des gens, je vou-
môrirç. (Irais savoir quand je mourrai.

1' profët vwâyë tö kötä ä t/ü èl Le prophète vit tout de suite à

évi; ë fçr, ë s' dyë: qui il avait à faire, et se dit:
— ëtâ pïa, t t' vœ môtrç 1' pro- — Attends seulement, je te veux

fçt montrer le prophète
vôz-ç bî dvîzç, l'an, ï sœ î pro- Vous avez bien deviné, l'homme,

fçt. vô vie mon t/ë vot çn ere pati; je suis un prophète. Vous voulez
tra kö l'ii ëprë l'âtr! mourir quand votre âne aura pété

trois (coups) fois l'une après l'autre

162) Voir Note 152. — 163) Le verbe krôxïa — casser en craquant.
On dit aussi: krqxï de nûx — casser des noix, les faire craquer sous la dent.

— ist) ("est lo verbe (àbprlç) dérivé de bprë collier, bien connu dans

tous nos patois romands pour dire harnacher, mettre le collier. — )85) De

même çpyëyia de cidplicuse employé dans tous nos patois pour atteler. —
186) Construction originale: le premier enfant venu à passer, que je n'avais

pas encore rencontrée.
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1»

vo m
' ï fö

fçt ë rïr, 111 i n sœ

— vö m'ë dmëdç ät/a, ï vçz-ë.

répôju. vôz-â pœt pwär s' k' vô

vwerç. etat pia.

é ci âlë pü lwë.
5. not kôptt k' sa rsâtç d'ëtr txwâ

d' si; brës, s'ä rale ä 1' ötä.

ël ëtç, ë pwän xü sô txërâ k' sôn-

çn fzë ï grò pä.

— bögr so dye not an, âkwë dîx
du, ë pœ, bô vwàyçdj ë mwë k' si
préfet n' fœx ï mâtu — s' k'
di xür lé vwàrtç

a pò

— pä! î skö pä!
— bèigr sa dyë not an, ë n'y ë

pü e rïr kmä l'ävwcdji; da rpätc

d' övö sô kiltë d' begät ë fzë en

txvïya e yï âbruë l87) a t/u.
— ta srë t/ît da pàti; si kö, é ï

srç t/it da mori.

(i. en busç ëprë, pâ

aya not an eva 1' txïa
l'çn â pâte ï tràjïom kö y evç

yilpç le txveya ä nç, k'él ân-etç töt-
ëyojï.188)

— ö mô dûa ï sœ mua e in'
l'evç bï dï!

ë e n'ôjë pu bfldjîo. èl-çtç kutxïa
ä lé krûajïa d' dûa rüt.

7. en ûr çprè, ï vwàyédjû k' pesi;
yi dmëdç :

— à s' k' vo pwërî m' dir, l'an,
s'ë m' fa tïrïa ë gätx tt bî ë drwàt?

— ë s' sqyavë î pwétxïnâ ë-z' y
dyë m) :

m) Le verbe abrita ou abrïiar, employé surtout à la forme réfléchie
s'élancer sur, se précipiter sur; c'est l'équivalant du vaudois s'embrier

prendre son élan. — Dans son Dictionnaire, Biétrix distingue entre: 1° äbrixa

avaler et 2" abruç pousser vivement. C'est ce dernier verbe qui est

employé ici. — 18S) Ici littéralement : ébloui comme par un éclair. (Voir note 120.)

— 189) Je n'ai jamais rencontré cette liaison si drôle: ç-z'y dyë et-z-y dit.

— Vous nie faites (à) rire, l'homme
Je no suis pas un fou

— Vous m'avez demandé quelque
chose, je vous ai répondu. Vous en

pouvez prendre ce que vous voudrez.
Attendez seulement.

Kt il alla plus loin.
5. Notre coupeur qui se ressentait

d'être tombé de sa branche s'en (r)
alla à la maison.

Il était à peine monté sur sa charrette

que son âne fit un gros pet.
— Bougre! se dit notre homme,

encore deux ainsi, et puis, bon voyage
à moins que ce prophète ne soit un
menteur — ce qui est pour (du) sûr
la vérité!

— Pan! un second pet!
— Bougre se dit notre homme,

il n'y a plus à rire! Comment
l'empêcher de répéter

Avec son couteau de poche, il
fit une cheville et [la] lui enfonça au cul.

— Tu seras quitte de péter cette
fois, et je serai quitte de mourir.

(i. Un moment après, pan
aïe! notre homme en bas le char!

L'âne en pétant une troisième fois
lui avait lancé la cheville au nez qu'il
en était tout étourdi.

— Oh! mon Dieu! je suis mort!
U me l'avait bien dit

Et il n'osait plus bouger. U était
couché à la croisée de deux routes.

7. Une heure après, un voyageur
qui passait lui demanda :

— Est-ce que vous pourriez me
dire, l'homme, s'il me faut tirer à

gauche ou bien à droite?
U se souleva un tantinet et lui dit:
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— t/ë y' etö äkwe ä möd, ï pre- — Quand j'étais encore au monde,
nô I' txmî d' gâtx; mïtnë k' i sœ je prenais le chemin de gauche;
mua, ï m' miiz k' s'a krebï 19°) l'âtr! maintenant que je suis mort, je (me)

pense que c'est peut-être l'autre
ë ë s' rktttxë. Et il se recoucha.

Bl»ie Marie Macquat, née en 1840, Bonfol.
(Transcrite par BI. Jules Surdez, instituteur, Saignelégieri

Aus dem Arzneibuch des Landammanns Michael

Schorno von Schwyz, ï 1671.

Mitgeteilt von A. Dettling in Scliwyz.

(Schluss.)

24. Wan man einem .'5 oder 4 tropften Seorpionöl in einem warmen
briile ingipt, hilfft es für den stich, vngerisch Lieber, wider pest vnd
alle gifft gwiß, sagt Kleüßli, der Fischer.

25. Noch ein anders gwil.i es mittel für die waßer sucht
große gseli wulst am lyb vnd Schâncklen. Von Blei s ter Caspar Batzen
Frauw, 1070 den 9. May.

Nimb terra S i g i 1 a t a, ei n h o r n vnd gratia S a n c t p a u 1 i, iedes

glieli vil, fin geschapt, darvon am morgen nüchter ein mäßer Spitz foil in

win oder brilli eingäben, so helffs alsbald. Er hab vilen darmit gholffen.
20. Ein mittel für die gelbsuch f.

Kauft' ein läbändige Drischen [Aalraupe, Lota], wie man dier solche

bietet, red nichts in, dan wan du abendts gehn schlaffen geist in das bett,
so leg dise Drischen in ein Duch eingewunden über den magern laß sei druff
starben, so wird die Drischen gantz gelb; sagt mier mein Ronimus, es hab
ein Jacobsbruder solches einem geraten allhie zuo Schwitz einem schiuder,
die Drischen sey zündgelb worden vnd er stracks gesund.

27. Ein gutt Mittel für die Schwinig [Schwinden eines Gliedes],

von Hans Conrad Rogg, dem Cronenwirth zu Frauwenfeld, leiit oder
Fieli. (Segen.)

Erstlieh muß man den Namen des menschen oder Fichs wüßen vnd

nambsen; als erstens muß man jhne nambsen, wan man darbei ist, vnd über
die haut hinunder fahren. Ist ehr aber nit darbei, so ist es nit von nötten,
vnd muß also sagen :

Ich segne dich für die Schwinig im Namen gott des vatter, deß Sohns

vnd des heiligen geists; ich versegne dich für die Schwinig aus dem Blarg
vnd aus dem bein, aus dem Fleisch vnd aus dem blut, aus der haut vnd

aus dem har, vnd sein Namen wider nambsen, vnd sagen : im Namen gott
îles Vatters, deß Sohns vnd del.; heiligen geistes. Diß muß des tags (frimai

an einem morgen vnd '.) tag nach einanderen gesprochen werden, vnd zuo

19°) L'expression krçbt, litt.: je crois bien, s'emploie habituellement
dans le sens de peut-être.
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