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DEUX LÉGENDES DE HAUTE-MAUR1ENNE "

i. L'HISTOIRE DE DUVALLON,
QUI AVAIT VENDU SON ÂME AU DIABLE

Patois de Bessans (î 700 m d'altitude; canton de Lanslebourg). On
racontait et on raconte encore à Bessans, l'histoire étrange d'un Bessan-

nais, dont le nom figure sur les registres paroissiaux. Cette attestation

historique du personnage, connue de tous, fait que beaucoup de gens
parlent de l'aventure de Duvallon, comme d'un fait certain, historiquement

contrôlé. Curieux soutien que le folklore trouve ici dans l'histoire
Ce récit a été sauvé dans une traduction française. Même ceux qui l'ont
souvent entendu raconter autrefois, en patois, ne sauraient plus aujourd'hui

reproduire ce récit qu'ils connaissent pourtant bien, mais qu'ils ne
savent pas par cœur. Ils ont libéré leur mémoire, en écrivant l'histoire,
en français, inévitablement. Quelques familles ont une copie, dactylographiée

parfois. M. Sébastien Parrour, qui a fait ce récit en patois, devant

notre magnétophone, lisait la copie française et traduisait immédiatement,

sans grandes difficultés.

2. LE CONTE DE LAUDAN

Patois de Bonneval-sur-Arc (1 850 m d'altitude, canton de Lanslebourg).
En amont de Bonneval, il existe un énorme éboulis de gros quartiers de

roche, une «casse». La tradition populaire veut que, sous ces rochers,
ait été écrasé un village maudit, le village de Faudan. M. Blanc, maire de

Bonneval, nous a raconté, en patois, l'histoire de ce village mort.

1. Suite de l'étude parue dans la RLiR, XXVIII, juillet-décembre 1964, p. 327-353,
sous le titre Deux Contes de Maurienne.

L'alphabet phonétique est celui de l'Atlas linguistique de la France de Gilliéron et
Edmont, sauf les trois exceptions suivantes : ii, % et s qui correspondent respectivement
à u, j et e de l'alphabet Gilliéron.
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L'HISTOIRE DE DUVALLON
(Durée de l'enregistrement : 19 minutes 45 sec; vitesse : 9,5.)

r. ló nó de davaló e- e só-

brikèt dén abita du amó dia tsar

situa a èvia du kilomètr è dèmi

en aval de besä è a se sä méir da-

vät arvâ ó hol déla madélèynâ

ké fermé la kiivètâ dia vaia de

bésas.

2. sa amó évé fórma pè dna

kê^èyna d inizps dé Isaótès, dota

de jór, d cena tsapéla dédiya a

se móisé é kéy é h,tâ drèytâ ak-

tualanièn mé desafecta ó imitó,

davalo avét son abitas'o fase ü

sta tsapéla, â sèn métré dia ròta
ké lô sépâvé.

3. céna nibèt kól èvèt mòta ó

vlqdxp d besas e ké s évét atarda

na vwèy pé {wedré só domisiló,
è ràda vacata a sa bélâ dna, sa

prómeyxa, trova ló Istmi tró distai

è sé parlai a libi mémo : « a

y óre pa è dyqbló ké porèt pa sé

pré^ètàsé l sèy momen pè m abréveme

sia distase ké mè paré Irò
lódzè »

4. tòt a kòl án fibre sé présete

deva libé : èri òmó dé ota talé tré

svèlto, byáparlón, li tèse lägqdxp:

« mósyé devaló, vó^ èy l ér iré

préókiipa è sèy móinèn. d\t porèy

pa vó% akòpanévókèlké minuta?

Le nom de Duvallon est un surnom d'un
habitant du hameau de La Chalp situé à

environ deux kilomètres et demi en aval

de Bessans et à 500 mètres avant d'arriver
au col de la Madeleine, qui ferme le bassin

de la vallée de Bessans.

Ce hameau était formé d'une quinzaine
de maisons d'été, et pourvu d'un four,
d'une chapelle dédiée à Saint-Maurice et

qui est encore debout actuellement, mais

désaffectée. Duvallon avait son domicile
face à cette chapelle, à cinq mètres de la

route qui l'en séparait.

Une nuit qu'il était monté au village
de Bessans et qu'il s'était attardé un peu,

pour retourner à sa maison, en rendant

visite à sa belle Anne, sa fiancée, il
trouva le chemin trop long et se parlant
à lui-même : « Ah n'y aurait-il pas un
diable qui pourrait se présenter en ce

moment pour m'abréger cette distance

qui me paraît trop longue »

Tout à coup, une ombre se présente
devant lui : un homme de haute taille,
très svelte, beau parleur, lui tint ce

langage : « Monsieur Duvallon, vous

avez l'air très préoccupé en ce moment.
Ne pourrais-je pas vous accompagner
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skèy vói citéniiérèl è pò vaso par-
kbrs. àxt déyó asé fqè ló mémo

travet mé è pò plii ló, kar d^é

vò a lélbork é nó ko^éryà èsebló

pèdàt sa travet.

5. —sé byl bó, rapò davaló,
mè mè Isijbés mé parò papi pòrta,
dabòrt d\ aréy bé^wè de rékòfòrt.

— i fé ryèn. ita\ ilsè de pastiljs
ké vò rémélâ sii wósò pyés è memo

e bqrkà sii l ark si se vò vèt. »

6. è déplaya só malli, ól étala

sii l ark e fét asta desìi davaló,

prè plqsé a pya libé avèk èlit{-
yqsmó è libé naré so póvèy atsä-

lors, a sn ami dtévalóa è tèlpwl
kè saysé I at aksèpta tòt d sii'itâ

a so pròpòs.

j. è ä plus l a fét la promésa

de sé livra a so kaprisè ó kos u

pia tart purèt akòpli dé tè^ è tes

sé pruésès. mè\ ól ave fét kèlké

lès davät è ìiòtrat ave lb kapitènó
dèi arma du rè —sé ké kòtrar-
yèvè byè anela mé óre raparla déké

mòta ló melladlo e s afri kèlké

bi^u.

8. davaló èn a fé part a so

kópanó. seisé libi a kósèla de né

pa rèkiila dava sa óstqkló e lo

treyarèt d ebaràs a la sibitâ, mé\

i lj fatèt sine è kòlrdt ké diiàt sè-

kàt as de vyâ ó saré sómèys su

quelques minutes Ce qui atténuerait un

peu votre parcours. Je dois aussi faire le

même trajet, mais un peu plus long,

car je vais à Lanslebourg et nous causerions

ensemble pendant ce trajet.
C'est bien bon, répond Duvallon,

mais mes jambes ne pourront plus me

porter. D'abord j'aurais besoin d'un

remontant. — Cela ne fait rien, voici des

pastilles qui vous remettront sur vos

jambes et vous feront tenir en barque sur
l'Arc, si cela vous dit. »

Et déployant son manteau, il Tétala

sur l'Arc et y fait asseoir Duvallon, puis

prend place à côté de lui avec enthousiasme

et raconte son pouvoir enchanteur

à son ami Duvallon, si bien que
celui-ci l'a cru tout de suite, sur parole.

Et en plus (il) a fait la promesse de se

livrer à toutes ses volontés, au cas où

plus tard il pourrait (lui-même) accomplir

de temps en temps ses prouesses.
Mais il avait fait, quelque temps auparavant,

un contrat avec le capitaine de

l'Armée du Roi — ce qui contrariait beaucoup

Annette, mais (ce qui) aurait

rapporté de quoi monter le ménage et (de

quoi) s'offrir quelques bijoux.
Duvallon fait part de cela à son

compagnon. Celui-ci lui a conseillé de ne pas

reculer devant cette difficulté et il le

tirerait d'embarras par la suite, mais il
lui fallait signer un contrat par lequel
durant 50 ans de vie, il (Duvallon) serait
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sô^ ûrdrès, de sa kôtrât, kè lj
baiarli tòte fasilités de se triyé d

èbarâs a n èpbrl kè môme de sa

vyâ.

9. pasa sa dèlè ô sarèt. livra
a kàbradèu ló basii. Çy ér ló nó

de sa kópanó.) akua su l èpiilsó

dèi pastilès kôl avé aksèpla,
davaló akyèsa l çfrâ ; nié n éyâ ni

papèy ni elsa, ó tufé rmarka\u
a kàbéradén.

10. sa isé storte è kalpèn e na

plœmâ dé sô vesto esi kè è pétyi

kanif, lj prè la mä e fèt na pé-

tyitci esi^ó qu désti dii pwanèl ;
e kòni'e ló sä ~alé, asta [è fé trepa
la plœmâ de la góta de sä è sinè

la fwòlj tòta prèpaq davàsé. e la

rèméta de sa sakótsè pra kód\a

dé davaló, koiné bl èv arva deva

la pçrta dé davaló, so dómisilo,

ä U disäs ké l arét Ima bé\we dé

sa pretèse de tè\ è Ils a l avèni

siirtòt la nibèt.

11. davaló alai ó sèrvisé du

rè hvikènxé; mé ló rédzèmâ mi-
litèo né li plé\é gèo e siirtòt ké

l avé d-%a byèn de kòu dui\ a

fìiè ave ló gar\ de la révolta kó-

trb la gabbia, e d\or, y ò raha

prœ préipnèy de sto révoltas, ól

ót èplóra ló sékòrs de kàbradén e

par en axart èksèpsyónèl, ól òt

raha libéq.

12. a kèlké tés dé le, kam ó

soumis à ses ordres, dès la signature du

contrat, qui lui donnerait tout moyen de

se tirer d'affaire à n'importe quel
moment de sa vie.

Passé ce délai, il serait livré à Cambra-

din le Bossu. (C'était le nom de ce

compagnon.) Alors sous l'effet des pastilles

qu'il avait prises, Duvallon accepta l'offre ;

mais n'ayant ni papier ni encre, il le fait

remarquer à Cambradin.

Celui-ci sort un calepin et une plume
de son veston ainsi qu'un petit canif, il
lui prend la main et fait une petite incision

au-dessus du poignet ; et comme le

sang gicle, aussitôt il lui fait tremper la

plume dans la goutte de sang et signer
la feuille toute préparée d'avance. Puis
la remettant dans sa sacoche, il prit congé
de Duvallon, alors qu'il était arrivé
devant la porte de Duvallon, à son domicile,

en lui disant qu'il aurait encore
besoin de sa présence de temps en temps à

l'avenir, surtout la nuit.
Duvallon alla au service du roi

Louis XV ; mais la vie militaire ne lui
plaisait guère, d'autant plus qu'il y avait

déjà beaucoup de coups durs à faire contre
les gars de la révolte contre la gabelle.
Un jour ila été fait prisonnier de ces

révoltés, il a imploré le secours de Cambradin

et par un hasard exceptionnel, il a été

libéré.

A quelque temps de là, comme il fai-
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fézèt lo^ égxèrsisè ó kä â pretèse

de sô kapiténo, ol ó ami l ódqsè

dé proposa a sèy isé e. pari èkstra-

brdin'eo. « se d%è fräts'eyso ló

por like a ts'evbl sü mò kabè-

radeii —y év lô nó kl ae baya a sa

tsèvòl — tyè m akòrdas, mô

kapiténo »

13. sèy isé de lj rapôdrè, ä

vèyâ l èposibilita dèpòèy èksphua :

« d\è vó\ akòrdó luósò kòd%a. »

alziti davaló prêt è bb èia è piata
ló\ èpèrós da ló vélré de sa motila

dé bò vèriiTJinus fralsèyt e

kn,tpâ ¡ó pórtikè sä mémo ló

èrtalo.

14. ló kapiténo tè sa paóla ; è

devaló ayèl èposa la prima d

ègadiéinèn sé trova trekilo a sa

mey\ó dia tsar e ò pòrta la nóvéla

a sa anâ tòta ama diu proiè dl
maryqdxp. la qnâ y ó raha para
dé bya\ abis dé lüksó, kiuifé ä

daléla blqtsé déla de n éskœfyâ ;
dé na krwis d ór kòm lò plü rasos

du pais hi kè d è bya ano d

ór avwè inisyqlés è la dala diu
Uno grava a lètèryu.

15. kqrké mèys plü tart pè

na nibé d évèr tré fret, ékla 0

klè dia léna na vwés sé fèl èfedre

de défó an apelas : «clávalo ».

la anetâ älädä byè kqrké bribes

de kôvèrsasô lèdiéamèt animés

dòn èl na pu kôpredrè ló sas è dò

sait les exercices au camp, en présence
de son capitaine, il a eu l'audace de

proposer à celui-ci un pari extraordinaire.
« si je franchis le portique, à cheval sur

mon Cambradin — c'était le nom qu'il
avait donné à ce cheval —¦ que
m'accordez-vous mon capitaine »

Celui-ci de lui répondre en voyant
l'impossibilité d'un pareil exploit : « je

vous accorde votre congé. » Alors
Duvallon prit un bon élan et plantant les

éperons dans le ventre de sa monture,
d'un bond vertigineux, franchit en

croupe le portique, sans même le heurter.

Le capitaine tint sa parole et Duvallon,

ayant empoché la prime d'engagement,
s'est trouvé tranquille dans sa maison de

La Chalp et a apporté la nouvelle à Anne,
tout heureuse de leur projet de mariage.
Anne fut parée de beaux habits de luxe,
coiffe en dentelle blanche, pourvue
d'un « haut-de-coiffe »; d'une croix d'or,
comme les plus riches du pays, ainsi

que d'un bel anneau d'or avec (leurs)
initiales et la date de leur union gravées
au-dedans.

Quelques mois plus tard, par une nuit
d'un hiver très froid, voilà qu'au clair de

lune, une voix se fait entendre de dehors

en appelant : «Duvallon! » Annette,
entendant bien quelques bribes de conversation

un peu animées dont elle n'a pu
comprendre le sens et cette voix inconnue
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la vives élrqdxé libé di%lt : « é

fô parti, davaló » de pèr ana

sèrteynâ pivisesé ótóitéo davaló

a seda e sivivi ló pcrsónqdzó. mi
kqrké pas plü lé ófár träsfór-

mas tu dus è fórma dé lu isurdè,
él ä parti an urläs a fqé trèbla

ló kqrké vwayadziirs atardas da

ló tsètnès nédiîis.

16. loi tipèls a davaló véna

de plus ä plus frékas pè lo fainu
vijtòu kè 11e se tnftcqè panili a

la anela, mè séte yisé, na bêla

ni'uèt, a l apèl de davaló yè surt
a sa plqsé é sé trové fas a fase
avivé è musirá ida, éspésé dé béçé

fai/sé a la téha dé lyó ké libé di :

« y è pa té ké di¿ vivi, yè l'on

òmó, yé Kvè ké die dmqdó e kè lj
su mài nrdrés pèr kótrat. »

17. La anétâ rlpót òstòt ké

lj l avèt épuiqló è kiy ève sen.

« tó maryqd\o avé live 11 a pa de

valu; d ayar tu 11 ai ókánapròva

a mé nntcqmé — si, di è séla

isé, » lì rnücé 1 anèl ké lé pòrtavi
•adled èdlèslóèstatanéljalqdié
só páe férma, unica l anèl, mé la

gala du mósIrò se drìnàiée lanèl

fraisât la dèn ól ò raha prèsk

akrotsa a séla isé. alita de bó la
béçé sé ràvèrsa e pra-^à koiné d

céna fréyu dégèrpit an Urläs e

dispait pè séla net ké.

18. davaló sé kréyèt ava sa

disait : « il faut partir, Duvallon »

Devant une puissance autoritaire, Duvallon
a cédé et a suivi le personnage. Mais

quelques pas plus loin, ils furent
transformés tous les deux en loups hideux, et

ils sont partis en hurlant au point de

faire trembler les quelques voyageurs
attardés dans le chemin neigeux.

Les appels à Duvallon devenaient de

plus en plus fréquents, par le fameux
visiteur qui ne se montrait jamais à An-
nette. Mais cette fois-là, (par) une belle

nuit, à l'appel de Duvallon, elle sort à sa

place et se trouve face à face avec un
monstre hideux, espèce de bête farouche
à tête de lion qui lui dit : «ce n'est pas

toi que je veux, c'est ton mari, c'est lui

que je demande et qui est sous mes ordres,

par contrat ».

Annette répond aussitôt qu'elle l'avait

épousé et qu'il était à elle. « Ton
mariage avec lui n'a aucune valeur; d'ailleurs

tu n'as aucune preuve à me montrer. —
Si, j'ai celle-ci, » Elle lui montre l'anneau

qu'elle portait au doigt et d'un geste
rapide elle allonge son poing fermé, montrant

l'anneau, mais la gueule du monstre
s'ouvre et l'anneau passant de l'autre côté

de la dent est presque resté accroché à

celle-ci. Alors d'un bond, la bête s'est

renversée et prise comme d'une frayeur,

déguerpit en hurlant et disparut pour
cette nuit-là.

Duvallon se croyait lui et sa femme
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féinéld libias dé sa ägadxtmen.

mèi e m¿s piü tart ló viiftòu se

préiala dé nuvó avivé èsistqsé. la

anela ké ne kitqèplil són omo temi

tódipr pè la ma pòrta l anél vólii

s'èlerpoia e finalaniet à optimi

trciédiòrs pe repódré a sa àgad-

lèmèt.

19. lé partit tódxpr sibivi de

son omo, ale ekspóia sá sitüasó aó

dirèktu du kuvèn du per kapiisé

de nóvalèyié, lókal ila ó pyâ du

kòl du nwsenisdä lò versât itale,

ló révéra pài vóliil savèy de but

a latro la xénèi de set éstibéè è kàl

ékó lasu l avu aprèi kè davaló

ave sina ló pqktó de sa ma e ava

só propra sak, a répbdát kè ni
pive ryè fàè, y ève ó desü de só

povèy mé ké sài ló sé pqè pórèyt

avèy ló dò de ló libéqló.

20. lo du davalas so répartis
è ròta pè róma, pè de grqdé di-

fikültés ló papo loi a rèsalo, él

a pii la narasó dé tu sèki s ève

pasa è fét. òli ràpót : « Vu saèyt

libéas de són atràvó mèi a V*111

kódisó kè vói ¿s pi'lsk èpósibla. è

sérèt de pòvèy èfedre è asista a

trèy mèsés de minibèt, la nivèt de

nòli, a sia kódisó dii vò sinérè è

mésqdip kè anèelèyl vósò kôlrât ».

21. ól eyët kua set diòrs dava

hi a réflésiavà nòèl; è ló déìè de

treiè diòrs alavi s ékülqsé byètò,

libérés de cet engagement. Mais un mois

plus tard, le visiteur se présenta de nouveau

avec insistance. Anne qui ne quittait
plus son mari, tenu toujours par la main

portant l'anneau, voulut s'interposer et

finalement a obtenu treize jours pour
répondre à cet engagement.

Elle partit toujours suivie par son mari

et alla exposer sa situation au directeur
du couvent des pères-capucins de Nova-
laise, lequel était au pied du col du Mont-
Cenis, sur le versant italien. Le révérend

père voulut savoir d'un bout à l'autre la

« genèse » de cette histoire et quand ce

dernier eut appris que Duvallon avait

signé le pacte de sa main et avec son

propre sang, il a répondu qu'il ne pouvait

rien y faire, que c'était au-dessus de

son pouvoir mais que seul le Saint-Père

pourrait avoir le don de le libérer.
Les deux Duvallon se sont remis en

route pour-Rome. Après de grandes

difficultés, le Pape les a reçus, il a écouté la

narration de tout ce qui s'était passé et

fait. Il lui répond : « vous serez libérés

de cet enchaînement, mais à une condition

qui est presque irréalisable. Ce serait

de pouvoir assister de bout en bout à

trois messes de minuit la nuit de Noël.

A cette condition, je vous signerais une
lettre qui casserait votre contrat».

Ils avaient encore sept jours devant

eux, à réfléchir avant Noël; et le délai de

13 jours allait s'écouler bientôt; le temps
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ló tèsprésavè, kar éfrénét ló vè- pressait, car il finissait le 24 décembre à

tèkqtrodéiçbrl a minivèt. davaló minuit. Duvallon tenta le tout pour le

tèta lótòl pélo lot edit pa mçuzâ tout et ne dit pas à sa femme qu'il avait
a sa flmçlâ kè l avé rèflèsi pädä songé pendant tout son retour de Rome
só rèlór de róma d üza de pôvèy à se servir du pouvoir de Cambradin et
dé kàbéradin e dé le démâdqlé ê à lui demander un dernier service.

déièy sèrvisó.

22. la nivèl du vètébrqtro dé- Et la nuit du 24 décembre étant arrivée,
lèbré état arva, ól apélé kabé- il appelle Cambaradin et lui dit de lui
radine lé dit de lj fumili ló plu fournir le plus grand cheval de course et

grâ kursyè e de lô bêla a sa dis- de le meute à sa disposition. Chose qui
poiisó. Isòuiakèlé fût akördqli. lui fut accordée.

23.a/ esta mémo è brut fòr- A l'instant même, un bruit formidable

midqblo se fèt étèdre ä defòè e è se fait entendre au dehors et un grand

grâ tslvòl ori si presté sü ló cheval gris se présente sur le pas de la

pas dia pòrta, davaló li dmqdé: porte. Duvallon lui demande : «Quelle
« kél és lón èia de vitesé è l est ta vitesse? » Et l'autre lui répond : « je

atro le rapót : « die vò òsi vitó vais aussi vite que le vent. —- ce n'est

kè ló vèn. — èpa té kè dovuti. » pas toi que je veux. »

24. a l estât en atro se pré- A l'instant, un autre se présente
desaté dava davaló ké li fé la ménta vant Duvellon qui lui fait la même de-

dèniâdâ. sa isè lirapôt : « dTJe mande. Celui-ci lui répond : « Je vais à

vò coinè la vitèsé delà liitnyéè » la vitesse de la lumière » Duvallon lui
davaló li dit ik%tâ kè ne pò pa dit encore qu'il ne peut pas l'accepter. A
/ akslplqlô.a lèstâtètrivaiyçino
kursyè tò furbü è migrò koinè e

pyòus si prelè ta.

2 5. davaló a fé prèskè la
grintose à lé di{äs kè avèt móvèi

alurâ : « kél és ta vitèsé kà mè-

l'instant, un troisième cheval de course,

tout fourbu et maigre comme un piquet
se présenta.

Duvallon a fait presque la grimace en

lui disant qu'il avait mauvaise mine :

« Quelle est ta vitesse quand même —
Je vais à la vitesse de la pensée. — Ah

pesa — à byèn t is té ke diè bien C'est toi que je veux. Tu vas me

vivi, te vè me trasportarne ime- transporter immédiatement à la porte de

dyatamènt a la púrta dia katé- la Cathédrale de Saint-Pierre à Rome. »

árala de se py'eré a Róma. »

Revue de linguistique romane. n

1110 — dil vô a la vitésè dia
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26. Ló kursyé lj dit : «die
vwi byin sé té pò té ténité a ma

kr%ipâ. » ml komé davaló y Ivi
bó kavalyé e avi kóslrva de vyeljs
métòdès asénés da lo rèdxenièn,

ledit : «filló lóplü vitó pósibló. »

27. alì,ta è brut koinè saïlû d

è fórinidqbló lónèr, s è répèrlmta

pl léko déla mólòné d è but a

latrò, koinè sa du kar dl tsätaly,a

et sa dia tsar só fisòt ékraia sés

diali tnótònés 1 Ina kólra latra;
ó byè kl pluiyàrs lavqtsls déklè-

tsas s imültanimen sé rakòlrisòt ;
e davaló s è trova éstàtanèmèn

dava la parla dia katldrqla.
28. / òavu kl lô tes de die

a só kursyé d latédré a la fin
dia mesa dava la parta, sto la

fin dia mesa, davaló sfl
trasporta a la mema v'itesi dava la

pìlrta de nótré dame de pais, la

difresè dèi %ta de pais a sala d

róma y évi prlsk d èn 1$ ; é l
òavu ló hvaii d asista déy ló

début a la mesa de minibèt a pais.

29. ó fét ëkîtâ atédré só kursyé

prèy dia statu d ari kqlro sii
la plqsé du parvis, a sa sòrtya
ó sé fe trasportase a lòdré dava

la kalédrqlct. kar ddpré lòi ur-
drés balès pè lò se pal, y è dà

tsakœnâ die grä kapitales écà-

d%ls l œna d latrò ké fallt si re-

drl a la mésa di minibèt.

Le cheval lui dit : « je veux bien si tu

peux te tenir en croupe. » Mais comme
Duvallon était bon cavalier et qu'il avait

conservé des vieilles méthodes enseignées

au régiment, il lui dit : « File, le plus
vite possible »

Alors un bruit comme celui d'un
formidable tonnerre s'est répercuté par l'écho
de la montagne, d'un bout à l'autre,
comme si le côté de Chantelouve et celui
de la Chalp eussent écrasé leurs deux

versants l'un contre l'autre ; ou bien

comme si plusieurs avalanches, déclan-

chées en même temps, se fussent

rencontrées. Et Duvallon s'est trouvé
instantanément devant la porte de la cathédrale.

Il n'a eu que le temps de dire à son

cheval de l'attendre jusqu'à la fin de la

messe devant la porte. Dès la fin de la

messe, Duvallon se fait transporter à la

même vitesse devant la porte de Notre-
Dame-de-Paris. La différence de l'heure

entre Paris et Rome était presque d'une
heure et il a eu la possibilité d'assister

dès le début à la messe de minuit à Paris.

Il fit encore attendre son cheval près

de la statue d'Henri IV sur la place du

parvis. A la sortie, il se fait transporter à

Londres devant la cathédrale. Car d'après
les ordres donnés par le Saint-Père, c'était

chaque fois dans des grandes capitales

étrangères l'une à l'autre, qu'il fallait se

rendre à la messe de minuit.
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30. òr kòmè l y,â dé ladré

déféqé ktfâ de sékqta minivitls
dava sèia de pais, ól ó pu arva
a tès a la mesa de minwèt a

ladre, a sa sòrlya, ól ó kuâ ñia
de só kursyé pè sfqè dépôia davâ

sa parla du amò dia tsar.

31. ä arevâs é si prodibit en

aramii sibivi de brivit siipéryu

a sa iki survenu a só dlpàrt. lo

kursyl l Ive plus furbiï ; è sòrtèl

de sé narines dé ï_è dèflqmâ ròdiès

eçléryat loi ttlätors dl na Uta

éfréyqtá. é lo brut sé rlplrkütqvl
tèk ó veladlo pè la respiralo di
sèyékò.

32. é ló ló mòdo si dlinâdql
se na partya dia molane ni s Ivi
pa ékrula sii ló amadla tsar koinè

sela s età pródivitd byè lòtès

dava sii ló amò du fódà aó desús

dl bôntvâl, kè fût anläti
éna nibèt ni léysâ kè na pèt'sita

bikòké éparnâ é abita pè na vyélé

fémélâ é sa fêlé tré saitqblés avivé

loi llïïd'iés venât miièablamet à

sa ló.

3 3. davalófü pai émósóna pè

sa kód\a du kursyé mé le dentade

de nuvò a kâbradïn de hvi re-

metre só kótràl kèy év anula du

fit déla promesa du sé pai. sa isé

triyè de su sakòtsé de só doluta ló

fatimi ¿fi k¿ portile pa pii la si-

nat'.'â. sté isé 1 ave raha éfasa

Or comme l'heure de Londres différait

encore de cinquante minutes de celle de

Paris, il a pu arriver à temps à la messe
de minuit à Londres. A sa sortie, il a

encore utilisé son cheval pour se faire

déposer devant sa porte du hameau delà

Chalp.
A son arrivée, il se produit un remous

suivi d'un bruit plus grand que celui qu'il
y avait eu à son départ. Le cheval était

plus fatigué encore. Il sortait de ses

narines des flammes rouges éclairant les

alentours d'une lueur effrayante. Et le

bruit se répercutait jusqu'au chef-lieu à

cause de la respiration de cette bête.

Et tout le monde se demandait si une

partie de la montagne ne s'était pas écroulée

sur le hameau de la Chalp, comme
l'éboulement qui s'était produit bien

longtemps auparavant sur le hameau de

Faudan au-dessus de Bonneval, hameau

qui fut anéanti une nuit, sauf une petite
bicoque épargnée et habitée par une vieille
femme et sa fille, très charitables à l'égard
des étrangers qui venaient misérablement

en cet endroit.
Duvallon ne fut pas ému par ce départ

du cheval, mais il demande de nouveau
à Cambradin de lui remettre son contrat

qui était annulé du fait de la promesse
du Saint-Père. Celui-ci tire de sous la

poche de son dolman le fameux effet

qui ne portait plus de signature. Celle-ci
avait été effacée comme par miracle. Et il
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kqmèpèmiqkló.elòdispaisii lèysà disparut laissant tomber à terre le papier
tóba ló mòrso dlpapèy a t'era sisa sans valeur.

valu.
/—s

34. davaló vékü kuä piü- Duvallon vécut encore plusieurs an-

lyàriiivrqtse ä kópanide safé- nées en compagnie de sa femme. Puis il
mèlâ é devenu vèvb. è ló räkö- est devenu veuf. Et je le rencontrais avant
travo davàt sa mòri égrénâ sô sa mort, égrenant son chapelet en che-

tsapélèt ä tsétnèkât ékóve sé ràdei min quand il se rendait encore pour tra-
pèr travayé só tsäs a la kòheyé è vailler ses champs à la Costière et ses

sô prai a pra lô. mé a sa mòrt prés à Pralong. Mais à sa mort, plus per-
plii diï n a vòlii abita la tsâr sonne n'a voulu habiter la Chalp, bien

kivqkè sa amo yè trè{ asóléyd l que ce hameau soit très ensoleillé et bien

évèr e byè dèsèrvi. è per krètò u desservi. Et par crainte ou pour d'autres

qtró ó fü déièrta dlpibi. raisons, il fut abandonné depuis.

35. sa rasit mlfii nara pêe Ce récit me fut raconté par un bon

bóvyèlartdlbèsasayävardadäsa vieillard de Bessans qui avait gardé dans

bòna mémivèésta vyèljlèïàdâ Isi sa bonne mémoire, cette vieille légende

kl byl d qtrls. ediœdlsayikô ainsi que bien d'autres. Et moi j'ai su,
tó dióvl kl si rlpltät dl dlenéasô dès ma jeunesse, ce qui se répétait de gé-

â dlenéasô dœa lé lôdié sivarls nération en génération durant les longues
dlvlr. lh é vrèl ey pa die va soirées d'hiver. Est-ce vrai ou non Je

rakótó se kl di è ètèdïi. vous raconte ce que j'ai entendu.

LA LEGENDE DE FAUDAN
(Enregistrement : durée 2' 30" vitesse 19 m/mn.)

ló kütsó de fètida.

1. lltèyqzpèpais na wê dèmo

bónaval k qlè d\ä fènda, ló mudó

lisa risos : tòte le démeles ó

ipyévâ avivé dl bótsèi ¿n ùr- devo

véne sa hèsèsé dèi e Pa* PW? -p

nèizii sat.

2. Ina dlmèiè d utybrî è pipé

C'était une fois un pays, un peu en

amont de Bonneval, qu'on appelait Fau-
dan. Les gens y étaient riches : tous les

dimanches, ils jouaient avec des boules

en or. D'où venait cette richesse dans un

pays pauvre Nul ne le sait.

Un dimanche d'octobre, un pauvre
paso l déniàdâ larmôna. lô^ôyà passa, demandant l'aumône. Les joueurs
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di bótié sé rila di libé, alita ól

Il ala de na miiù na ivé a l
Iskart prèsk e fé^St u èvlvlt Ina

pua vyl-la. kà la vylla vit arva
lò pipi, ll a dell : « ètra brav

i/,inb /»

3. la nÙTù ivè miiéòbla : si

la pòrta, si e ìóipt ena sila di
gróbós e di bésòljs dédès, a pya
ló fwà, ena sarfamlyla avivé

è fé di bivé. dèi è kópèy dai ò

Irei éfwilés di bivi, è kasül, u

klmòclj, iv akrótsa ena brùtsa,

dèie kdtù l slylòt, na vyéye kóéa

è krivl bàk, pèdiv 0 mii è kòló

avivé è móu pè kóla ló lasé déla

fea.

4. lo pife a dèi a la vyeyl :

« alò sertsi a pyâ ló rl le pyii
bèlè kanulès, è plèynó vósa brùsa

e belò le kivérl : « su %mo è na

vivéfil » si dès la vyèyl. pòrta
1 a jet sèkòl a dell, èn ua après :

« piò bò vósa brùtsa di ló pife,

le trifòlls so kivitls. » ll kamflls

s iva sàdiasè è beine trifòiès

ròrjes prèsk tòte krèpés.

5. kät ól â tu fréni de mèdie,

lò ptìè sèn éi ala è dliàs a la

vyèyl : « vói ala sètr è grä brit,

fét vò pà peni. » Na wè après,

nal ?na illblü dé pi,isa d èlidyòs
è %rä brit : ló velàio a dèspèsi.

de boules se moquaient de lui. Alors il
est allé dans une maison un peu à l'écart,

presque une masure où vivait une pauvre
vieille. Quand la vieille vit arriver le

pauvre, elle lui a dit : « entrez, brave

homme. »

La maison était misérable : à l'entrée,

sur un mauvais dallage, une pile de gros
bouts de bois et de bûches; à l'intérieur,
près du feu, une caisse à bois avec un
fagot ; dans un dressoir, deux ou trois
assiettes en bois et une louche; à la

crémaillère était accrochée une marmite ;

dans un coin un tabouret, une vieille
chaise et un mauvais banc; pendait au

mur un « couloir à lait » avec un
bouchon de racines pour passer le lait de la

brebis.

Le pauvre a dit à la vieille : « allez

chercher à côté du ruisseau les plus belles

pierres, plein votre marmite et mettez-les

cuire. » «Cet homme est un peu fou! »

se dit la vieille. Pourtant elle a fait ce

qu'il lui a dit. Une heure après : « décrochez

votre marmite, dit le pauvre, les

pommes de terre sont cuites. » Les pierres
s'étaient changées en bonnes pommes de

terre, farineuses, presque toutes crevassées.

Quand ils eurent fini de manger, le

pauvre s'en est allé en disant à la vieille :

« vous allez entendre un grand bruit,
n'ayez pas peur ». Peu après, dans un

nuage de poussière et d'éclairs, un grand
bruit : le village a disparu. Des rocs dé-
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de raises désatsés dou pèylevó die tachés du Pélève des Lauzes a remplacé le

lôdils a rlplasâ ló vilà%ò vene village où les hommes au cœur dur

loi y,mós ò kôr du ipylvä avivl jouaient avec des boules en or. Le pauvre
de Voliti In ar. ló püé ivè ló bó était le Bon Dieu.
diœ.

COMMENTAIRE PHILOLOGIQUE

(Les chiffres renvoient aux paragraphes des textes.)

Les deux communes où ont été recueillies ces deux légendes occupent
le fond de la vallée de Maurienne ; les différents hameaux se trouvent à

une altitude très élevée : î 750 à 2 050 m. Les chefs-lieux sont assez

peu éloignés l'un de l'autre : 6 km. Les deux patois se ressemblent beaucoup

; aussi un seul commentaire pourra convenir aux deux textes.
Les hommes, parfois des familles entières, pratiquent l'émigration

saisonnière : les habitants de Bessans vont à Paris, ceux de Bonneval, à

Marseille. Le métier le plus pratiqué aujourd'hui est celui de chauffeur
de taxi. Cette émigration d'hiver n'a aucune influence sur le patois local,
tant ces « paysans de Paris » restent attachés à leur patrie montagnarde.
Ils forment d'ailleurs une petite communauté, dont le centre est Levallois-
Perret. Dans l'exercice de leur profession, les hommes se servent entre eux
de leur patois qui, devant les autres collègues parisiens, joue parfaitement
le rôle de langue secrète. J'ai fait à Bessans une enquête, dans une famille
qui réside dix mois par an à Levallois-Perret; le fils, né en Seine-et-Oise,
parlait un patois aussi pur que celui de ses parents et que celui de tout
le village.

Trois dialectologues au moins ont déjà étudié le patois de cette région :

Gilliéron, Duraffour et Terracini. Gilliéron a noté ses remarques dans

un article de laRevue des Patois I (1887) Palois de Bonneval {[Savoie). Dans

une enquête rapide, il avait été surtout frappé par le caractère conservateur

de ce patois de haute montagne, notamment en ce qui concerne les

consonnes finales.
Duraffour a fait un important relevé lexical à Bessans ; ses fiches de

Haute-Maurienne ont été utilisées dans les Phénomènes généraux d'évolution

phonétique des dialectes francoprovençaux, notamment en ce qui
concerne la diphtongaison (voir plus bas) et la palatalisation consonantique
dont les résultats varient de commune à commune en amont de Lansle-
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bourg : ainsi ca à l'initiale donne ts dans le premier texte (Bessans)
s dans le second (Bonneval).

M. Terracini indique dans Minima. Saggio di ricostruiione di un focolare

linguistico, dans ZfRP 57 (1937) qu'il a fait lui-même des relevés à

Bessans et dans le hameau d'Avérole (2050 m d'altitude). Il s'agissait

pour lui d'avoir des points de comparaison en France, en vue d'une étude

sur les dialectes francoprovençaux de la vallée de Suse (Italie).

A] Vocabulaire.

Premier texte.

aramît (nom mase.) remous (31).
drlnd'xl (v.) ouvrir (17).
dif (loc. plu dxi : plus personne)

(34)-
d^qvl (adj.) jeune (35).
ékla voilà (15).
èskœfyd (nom fém.) partie

supérieure de la coiffe (14).
etsâ (nom fém.) encre (9).
isurdè (adj.) hideux (15).

lavqtsl (nom fém.) avalanche (27).
mquia (dans loc. : dit pa mquia : ne

dit pas mot) (21).
pyqus (nom mase.) piquet (24).
tsaotès (nom mase.) été (2).
pya (dans loc. : a pya : à côté de) (6).
iivrâtsé (nom fém.) année, saison,

cycle d'un an de travaux (34).
varda (v.) garder (35).
vivèy (nom fém.) fois (3).

Deuxième texte.

besóles (nom fém. pl.) brindilles (3).
brùtsa (nom fém.) marmite (4).
llidyô (nom mase.) éclair (5).
Ifwilâ (nom fém.) écuelle (3).

èvivrè(y.) demeurer (2).
féa (nom fém.) brebis (3).
frqiâ (adj.) farineuse (4).
grabó (nom mase,) gros morceau de

bois, souche (3).
kasûl (nom mase.) louche (3).
kanulâ (nom fém.) pierre (4).

lé (nom mase.) crémaillère

kóéa (nom fém.) chaise (3).
kôpèy (nom mase.) dressoir (3).
krwé (adj.) mauvais, chétif (3).
lâliè (nom fém.) ardoise grossière

(5)-
lóiòt (nom mase, diminutif du

précédent) dalle de pierre (3).
móu (nom mase, déverbal du

représentant de Mulgere non attesté
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actuellement) paquet de racines sarfamlytâ (nom fém.) caisse à

de chiendent servant à boucher bois (3).
le trou du «couloir» à lait pour setrl(v.) entendre (5).
le filtrage qui suit la traite (3). slylôt(nom mase.) tabouret (3).

nèixù personne (1). séiol (nom mase. lat. casale) ma-
¡tlblâ (nom fém) nuage (5). sure (2).
pèylevo (nom mase.) barre rocheuse trifola (nom fém.) pomme de terre

(5). Dénominatif représenté ail- (4).
leurs en toponymie alpine : Pelve, wè : (adv.) peu (le vivèy du patois
Pelvoux. précédent) (1).

rl (nom mase.) ruisseau (4). yqzp (nom mase.) fois (1).

B] Phonétique et Morphologie.

I. Le -s final :

Ces deux patois sont les seuls de Savoie où le -s final soit conservé
dans tous les cas : rltsos (14) ' riches' est le pluriel de rétsó; mólònls(27)
'montagnes' est le pluriel de mólònl, etc.

A la deuxième personne du pluriel, on a de la même façon la termi-
maison -as ATis akòrdas ' accordez'(12).

A la deuxième du singulier, également t is (25) 'tu es'.
Des finales de radicaux sont aussi conservées : pais 'pays' (14); tes

(passim) 'temps'; parkòrs 'parcours' (4); vives (l'y) 'voix'.
Cette consonne finale de mot est soumise à différents effets de

phonétique syntactique :

1) Finale de groupe : -î conservé.

2) Finale de mot, à l'intérieur d'un groupe :

a) devant consonne : -s s'amuït.

b) devant voyelle : -s se sonorise.

Exemples : di tèi è tes ' de temps en temps' (7),
sòl urdrès (8) ' ses ordres ',
sô tsâs (34) ' ses champs ', pluriel de sô tsâ,

soprai apra ló (34) 'ses prés à Pralong',
grâ kapitales (29) ' grandes capitales',
loi cilälors (31)' les alentours '.
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Cela représente exactement l'état supposé par les spécialistes de phonétique

historique, pour expliquer le processus d'amuïssement des consonnes
finales en français.

Ce maintien du -s final permet de constater la réalité de certains accords

compliqués.

Participe prisent :

Le participe présent semble invariable, mais le gérondif ou du moins
la forme en ä régie par la préposition en présente régulièrement la consonne
finale :

an apilas (15), à arevâs (31),
an urläs (15 et 17), à II diias (25),
è délas (2e texte, 5).

Dans les six exemples, cinq gérondifs sont en rapport avec un sujet au

singulier, le cinquième (15) avec un sujet au pluriel. Qu'est-ce que cette
flexion en -s dans une forme étymologiquement invariable, alors que
la forme originellement variable est devenue invariable : loi éêâd%és

vlnât... (32) 'les étrangers venant... ' On hésite à parler de -s du cas-

sujet singulier.

Participe passé.

Le participe passé conjugué avec ' avoir' ne s'accorde pas : le pastilès k

ól avé akslpta (9) ' les pastilles qu'il avait acceptées'. Mais dans tous les

autres cas, le participe passé s'accorde, même dans des tournures assez

complexes. On ne s'étonnera pas des accords : vwayadiurs atardas 'voyageurs

attardés' (15) ni de ó far trasfarmas tu dus (15) ' ils furent
transformés tous les deux'. Mais la vitalité du pluriel permet tout naturellement

l'accord peu évident : davaló si krèyèl avà sa fèmêlà libias (18)
'Duvallon se croyait, ainsi que sa femme, libéré'.

Pluriel des noms propres :

lo du dœvalbs (20) ' les deux Duvallon '.

IL Le-R- INTERVOCALIQUE :

Comme pour le texte de Montaimont (RLiR XXVIII, 1964, p. 327)
les deux patois présentés ici connaissent l'amuïssement du -r- intervocalique.

Exemples : pài ' père ', fàl ' faire ', d'il ' dire ', Istwél ' histoire '.
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prèpaq ' préparé ', mopé ' Maurice '. Les voyelles en contact forment une
diphtongue de coalescence si la deuxième est atone finale, sinon elles

restent en hiatus.
Le deuxième texte en patois de Bonneval présente une généralisation

de ce traitement dans un cas de phonétique syntactique. L'r initial est
conservé : exemples : risos (II, 1); mais dans le groupe « cette richesse »,
Yr initial de mot, mais intervocalique dans le groupe, est représenté par
une simple aspiration sa hésèsé.

Le non amuïssement du -r- intervocalique dénonce des francismes

non patoisés. Dans le texte de Bessans, qui est une traduction spontanée,
on en trouve quelques-uns :

sepyèrl 'saint Pierre' (25);
alïira ' allure ' (25).

Mais le nom de Paris est patoisé pais avec un hiatus.

III. Le groupe sr.

a) A la finale, c'est-à-dire dans la 3e personne du verbe 'être', le

groupe -st est représenté par -s. Exemples : kills ta vitésè (25) 'Quelle
est ta vitesse ' Comme tous les -s en finale, celui de la forme verbale
s'amuït devant la consonne initiale du mot suivant, si celui-ci est

phonétiquement uni au verbe et il se sonorise devant voyelle. De toute façon,
le groupe -st évolue ici vers -s et non vers -t, comme dans le reste du

francoprovençal.

b) A V intervocalique, le groupe -si- tend à l'amuïssement, il est représenté

par une simple aspiration : raha (11, 14, 17) 'resté', tlha (16)
' tête'.

c) Dans un groupe plus complexe, le représentant actuel de -st- est une
constrictive postpalatale (ç) quand les deux consonnes étaient suivies
d'un yod. bestia > béçé.

Le groupe -str- aboutit à s ' votre ' vosi?.

Le groupe -nstr- aboutit à une constrictive sourde postbuccale (c) :

monstrabat : mitcqè.

La présence du groupe -st- conservé indique des francismes : dlçslo(ij)
' geste

' ou esta (23) 'instant'; mûstro 'monstre', malgré la forme du

verbe ' montrer ' (ci-dessus).



DEUX LEGENDES DE HAUTE-MAURIENNE I7I

IV. Les temps composés du verbe 'être'.

Cette mutilation consonantique du groupe -st- aurait réduit le participe
passé du verbe ' être' à un vague hiatus, qui se serait encore compliqué
par un hiatus avec les formes de l'auxiliaire, le verbe ' être' lui-même.
'J'ai été ' ou plutôt 'je suis été' aurait dû être représenté par *sü aha,
c'est l'état du parler voisin (Lanslebourg, ALF 973) : só ya.

Le patois de Bessans a réduit la suite de voyelles en utilisant un
paronyme du verbe 'être', le verbe ' rester', qui connaît ici le traitement
phonétique attendu du groupe -st- : le participe est raha. Seul l'r initial
distingue les deux participes ; pour le sens, la similitude est telle qu'on
peut se demander dans certaines phrases du texte s'il s'agit du verbe
' rester ' ou du verbe ' être '. Au § 11 : y ò raha prá : mot à mot : 'il a

resté pris' ou ' il a été pris'; à la fin du même paragraphe, ól òt raha

libéq, il ne peut s'agir que du verbe être, ' il a été libéré '. Cette substitution
de la forme 'resté' à la forme ' esté' ' été's'explique en partie par la

mutilation phonétique occasionnée par l'amuïssement du groupe -ri-
dans les deux mots. Il s'agit d'un remède à une cacophonie ou à une
confusion due à la mutilation consonantique de -si- intervocalique.

V. Phénomènes de polymorphisme.

a) Le -v- intervocalique a tendance à s'amuïr dans les désinences

d'imparfait de l'indicatif, à la première déclinaison : abat > avé. Mais dans

le texte, on trouve à peu près autant de formes en -avé ou -qvét que de

formes en qè, avec diphtongaison des deux voyelles en présence.

Ex. : qvét (2) (7) qè (12) 'avait'; portavo(17) et kilqè (18), etc.

b) Les diphtongues.

Duraffour signale dans les Phénomènes glnlraux d'évolution phonétique des

dialectes francoprovençaux (p. i66) les deux formes du représentant de

föcu à Bessans : fwa et fi. La deuxième présente une simplification de

la diphtongue. Des exemples semblables peuvent être trouvés dans le

texte de Bessans :

Le mot 'nuit' est généralement nivèt ou nivé selon l'entourage; mais

il est une fois net (17).
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L'article contracté ' au ' présente parfois la diphtongue au (10) ; il est

le plus souvent monophtongué sous la forme ó (1-2-3-7) et sous 'a forme
u (17).

C] Syntaxe.

I. Le pronom personnel régime s'exprime deux fois quand il est complément

d'un infinitif.

si préfèlasl (3) 'se présenter',
lo libóqlo (19) 'le libérer', etc.

Cette particularité syntaxique se retrouve dans toute la Haute-Maurienne
(cantons de Modane et de Lanslebourg). Ces textes assez longs
permettent d'étudier des cas assez divers.

Le complément peut être régime indirect : 'me montrer' (17) ml
mudarne; ' m'abréger' (3) m abreiètnè. La différence des timbres vocaliques
du pronom redoublé doit tenir, dans le deuxième exemple, à une
dissimilation. Le complément peut être éloigné de l'infinitif : ' il le fait
remarquer' (9) ó iii fl rmarkqiii (iu est la forme du régime neutre différente

de celle du régime masculin lo). Autres exemples : Ij dlmâdqll 'lui
demander'; Ij furnui 'lui fournir'; ll tenitl 'te tenir'.

Les deux derniers exemples montrent que les infinitifs en -i (fr. ir)
peuvent être suivis de cette deuxième forme atone. En fait, une seule espèce

d'infinitif ne permet pas ce tour : les infinitifs non accentués sur la finale :

' se vendre ' est toujours si redrè (29). La réduplication du pronom-régime
aurait dans ce cas posé des problèmes d'accent tonique; ou il aurait fallu
déplacer l'accent étymologique de l'infinitif, quand il aurait été suivi d'un

pronom régime ; ou il y aurait en un groupe phonétique proparoxyton :

c'aurait été contraire à l'intonation générale du frpr. qui ne connaît que
les oxytons et les paroxytons. C'est là un des traits qui différencie ce tour,
de la postposition du pronom régime en italien.

La tournure décrite jusqu'ici est commune à toute la Haute-Maurienne.
Les deux patois de nos textes connaissent — et cela leur est propre — la

reduplication du pronom-régime autour d'une forme périphrastique formée

avec le participe. Exemples :

' les a reçus
' (20) lói a rèsalo,

' s'étaient changées ' (II, 4) s iva sâdzasl.
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IL Imparfait du subjonctif à valeur de conditionnel.

Au paragraphe 27, on trouve, dans une phrase assez compliquée, mais

dont la deuxième partie est très claire, un imparfait du subjonctif avec une
valeur disparue de la langue française depuis le moyen âge : ' Un formidable

tonnerre... comme si... plusieurs avalanches... se fussent rencontrées.

' Le verbe de cette proposition est ràkôtrisôt, c'est-à-dire un imparfait

du subjonctif pour exprimer une hypothèse relative au passé : l'état
du français d'il y a huit siècles.

III. Le lour c'est toi. On dit en Haute-Maurienne, comme en italien :

'je suis moi qui..., tu es toi qui... ', etc. Ex. (25) t is ti kl die vivi ' c'est

toi queje veux', motà mot: 'tues toi...'. Mais la forme négative entraîne
la tournure impersonnelle, semblable à celle du français. Ex. : (23) l pa
té kl mot à mot : ' est pas toi que... » ; même formule à (16) y l pa tl.

V. Ratel et G. Tuaillon.


	Deux légendes de haute-maurienne

