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Les «Fôles».

Contes fantastiques patois recueillis dans le Jura bernois

par Aethue Rossât (Bâle).

V)
A plus d'une reprise, des lecteurs de nos Archives, peu

familiarisés avec la philologie romane, mais s'intéressant
néanmoins vivement aux traditions populaires, m'ont demandé
s'il ne me serait pas possible de renoncer à mon système de

notation phonétique du patois — un peu compliqué, je
l'avoue, — pour le remplacer par des caractères plus accessibles
à tout le monde. Jusqu'ici je n'avais pas cru devoir le faire,
mes travaux étant surtout destinés aux romanistes. Maintenant
les choses ont changé : nos Archives ont un nouvel imprimeur
qui ne possède pas les signes phonétiques que j'ai employés
antérieurement. Me voilà donc forcé de changer ma
transcription et de noter le patois en me rapprochant le plus
possible des lettres françaises. Voici donc quelle sera cette
nouvelle annotation:

A. Voyelles.
Le circonflexe (") indique toujours une voyelle longue.
ê e long ouvert (père, tête, maire)
è e bref ouvert (effet, portais)
é e fermé (force, premier, périr)
e e muet (petit, femelle)

œ eu ouvert (cœur, peur)
ö eu fermé (few, vieux)
ô o long fermé (cote, faux, eau)

ò=o long ouvert (encore, porte)

0=0 bref ouvert (police, donne)
u frç. ou
ü frç. u.

Les nasales sont: an (cha??t); ain (pam, bien, Un); on
(bon); in, ün, un (nasales pures de i, u et ou).

') Voir Archives t. XV, p. 18—43 et 157—177; t. XVI, p. 118—128,
t. XVII, p. 30—59.
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La nasale se prononce toujours intégralement devant n.
Ex: mannê man-nê; rsanne rsan-ne; monnîe mon-nîe;
(Cf. le frç. emrayer, emmener, etc.)

B. Consonnes.

b, p, t, d, f, v, k, 1, m, n, r, ont la même valeur qu'en
français.
g est toujours guttural, même devant e et i.
s spirante sourde (savoir, ceci)

z spirante sonore (prison, zèle)
ch chuintante sourde (cAeval)

j chuintante sonore (;'aune, cernir)

gn n mouillée (agneau)
sh médiopalatale sourde (allemand ich, dicht), son par¬

ticulier au patois ajoulot.
y médiopalatale sonore (allemand: ja)
oi même diphtongue que le frç. pois, moi.

XXV. lé tyœlton di Grô Têrâ Les feux-follets du Gros-Terrâ
an le Shô. à la Shô.

(Patois de Miécourt)
Voici une des fôles les plus intéressantes que j'ai eu la

bonne fortune de découvrir. Nous n'avons pas ici une
adaptation patoise plus ou moins réussie d'un conte de Perrault
ou des frères Grimm: c'est une fòle née dans le pays lui-
même, inventée par les anciens de Miécourt, qui ont voulu
essayer d'expliquer par le merveilleux le phénomène, fréquent
dans la contrée, des feux-follets.

La partie de la Baroche comprise entre Miécourt, Aile
et Cornol forme une plaine assez marécageuse, arrosée par
l'Allaine qui y reçoit plusieurs affluents, entre autres la
Valteine, ruisseau qui vient de Fregiécourt et qui parcourt de

ses méandres capricieux le Grò Têrrâ et la Shô, grands prés
entre Miécourt et Cornol. En quittant Miécourt pour se rendre
à Cornol, le piéton parvient bientôt à la Montoie, petite forêt
bordée par la Valteine, qu'on traverse ici sur le Ponta (Petit-
Pont), à peu de distance de la ferme de Fâtre. Cette forêt
de la Montoie a une mauvaise réputation: elle passe pour
hantée; et de fait on entend des gens du pays, très sérieux
et très dignes de foi, vous raconter comment ils se sont
égarés, même en plein jour, dans cette minuscule forêt,
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incapables de retrouver un chemin qu'ils ont parcouru
plus de cent fois, errant çà et là pendant des heures, comme
s'ils étaient ensorcelés.313)

Dans tout ce coin de pays, surtout près du Fâtre et à
la Shô, on aperçoit, par les belles nuits chaudes, de nombreux
feux-follets. Chose remarquable, on en voit toujours deux grands
de lm50 à lm 80 de hauteur, s'avançant lentement, environnés

d'une quantité de petits qui voltigent et tourbillonnent
en tous sens autour d'eux.

C'est donc ce phénomène si curieux que notre fòle se

propose d'expliquer.

1. pèr in bél-ovîe d'grôse âve,314) è

y' èvê trâ flûze k' s'an-alin va lo
fâtre, po aie flê dain sé ferme d'vâ
déchu kornô, krèbin drîe montèri,
ch'pyainmon, chü tchaingrain.315)

tyain èl-èrivène devain lo grô têrà,
l'âv été ch' grôse k'è s' dyène:

— nò n'sèrin pesé.
en dyé : moi, i m'vœ ètchevâlê

chü mè fiate, è pœ i vœ pése.

so k'è fzène è pœ è pésène.

2. in pô pü tè, è yi rvegné trâ
dévudûze ke viene èchebin pése, è

tyudène bin s'ètchevâlê chü yô déviidù;
mê èl-èkmansène de défrapê,316) d'rêlê,
d'kryê k' lé flûze léz-ôyène.

bin lé sâvê, main lé diviidûze lé tirène

1. Par un bel hiver de grosses eaux,
il y avait trois fileuses qui s'en allaient
vers le. Fâtre, pour aller filer dans ces

fermes de (vers) dessus Cornol, peut-
être derrière Mont-Terrible, sur Plain-
Mont, sur Champ-Grain.

Quand elles arrivèrent devant le
Gros-Terrâ, l'eau était si haute qu'elles
se dirent:
— Nous ne saurions passer.

Une dit: Moi, je me veux mettre
à cheval sur mon rouet, et puis je
veux passer.

Ce qu'elles firent et puis elles
passèrent.

2. Un peu plus tard, il y revint
trois dévideuses qui voulaient aussi

passer. Elles pensèrent se mettre à

cheval sur leurs dévidoirs; mais elles
commencèrent de [se] débattre, ' de

piailler, de crier que les fileuses les

ouïrent.
Elles revinrent sur leurs pas,

crurent bien les sauver, mais les dévi-

313) J'espère reparler plus tard de ce phénomène extraordinaire, qu'il
serait puéril de nier en présence des témoignages précis et concordants

que l'on recueille. Y a-t-il là une influence toxique exercée par les gaz
délétères qui se dégagent du sol et se mélangent à l'air? Il ne m'est pas possible
actuellement de répondre à la question. (Cf. Jegerlehner, Sagen und Märchen
aus dem Oberwallisp. 67No. 83 et note p. 313.) — 3U)Les grôse âve=l'inondation.
— 315) Ce sont des noms de fermes qui existent encore de nos jours dans les

environs de Cornol. — 316) Défrapê, littéralement: défrapper, v. intrans. se

démener de tous côtés, se débattre. — 317) Littéralement: sur leurs passées, sur
leurs traces, leurs pas.
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dain l'àve èvô

nayîe.
y», è è fcene trèto

3. dûez-ûr èprè, dû moène s'èman-

nène dâ yôslain318) po ale è kornô. èl

èrivène, è tyudène veni ch'Io ponta;
main le grose àv l'èvê to rbûetchîe.319)

è s'demaindène kman è vlin pése,

dèchandène èvâ lo grô têrâ, djainke
â go320) d'iè shô, po trovê in yüe lèvu
el œchin poyii sâtê.

è n'an trovène pe; s'étè èdé pü

lêrdje. è rvegnène contre lo yüe lèvu
été lo ponta, s'émoyène321) po sâtê,

main tchoiyène dain l'âv è pœ s'nayène.

4. s'a dàdon k'an voi de tanz-è

âtre dutyœltonk'dèchandantobâleman
an chöyain lo Ion di grò têrâ djainke
dain lé prê d'Iè shô. è pœ dâli an voi

èchebin en rote de ptè k'ritan, k'èvain-

san, ke rtyòlan, ke s'antrekrûjan, ke

flan, k' dévudan àtô d' sé k' môrtchan
â Ion di grô têrâ d'Iè shô: s'a lé du
moène è pœ lé flûze è lé dévudûze.

deuses les tirèrent dans l'eau avec

elles, et elles furent (très) toutfes]
noyées.

3. Deux heures après, deux moines
s'amenèrent de(puis) Lucelle pour aller
à Cornol. Ils arrivèrent, ils crurent
venir sur le Petit-Pont ; mais la grosse
eau l'avait tout recouvert.

Ils se demandèrent comment ils
voulaient passer, descendirent (en bas)
le Gros-Terrâ, jusqu'au (Got) Creux de
la Shô, pour trouver un lieu où ils
eussent pu sauter.

Ils n'en trouvèrent pas; c'était
toujours plus large. Ils revinrent contre
le lieu où était le Petit-Pont, prirent
leur élan pour sauter, mais tombèrent
dans l'eau et se noyèrent.

4. C'est depuis lors qu'on voit de

temps à autre deux feux-follets qui
descendent tout doucement en suivant le

long du Gros-Terrâ jusque dans les

prés de la Shô. Et puis alors on voit
aussi une troupe de petits qui courent,
qui avancent, qui reculent, qui
s'entrecroisent, qui filent, qui dévident autour
de ceux qui marchent au long du Gros-

Terrâ de la Shôo ; c'est les deux moines

et puis les fileuses et les dévideuses.

[Mme Bertha Pheulpin, buraliste postale, Miécourt. L'a apprise de son

père feu M. Froté, né en 1822, qui la tenait lui-même de sa «même», sa

grand'mère.]

XXVI. Le fôl d'Iè ptèt rên â

kulè rudj.
1. è y' èvê en foi en puer fan

boètûz k'étê èdé mâlèt. èl n'èvê ran
k'in bùeb, k'érê bin voyü ale an l'ékôl,

La fòle de la petite Grenouille
au collier rouge.
1. Il y avait une fois une pauvre

femme boiteuse qui était toujours
malade. Elle n'avait qu'un garçon

318) Nom patois de Lucelle, célèbre autrefois par son abbaye. — 3'9)

Littéralement: rebouché,'c. à. d. entièrement recouvert. (Cf. ci-dessous No. XXVIII,
4, le mot dèbûetchie= déboucher, pris dans la sens de découvrir). — 320)On appelle

go 1°) une flaque d'eau, un petit étang; 2°) un bas-fond dans le lit même
d'une rivière, tout endroit où la rivière devient plus profonde. — 321) Le verbe
s'émôdr= prendre son élan, ce que les autres patois romands appelent s'embrier.

Schweiz Archiv f Volkskunde XVIIT M9141
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main lo métré d'ékôl, k'étê in hrâv

an, yi dyê: — k'às ke vo ferin sain

vot bûeba? è fâ k'è vo dyêgnœeh vot vie.

èl èvin en ptèt kabâne â Ion d'in
bô, èvô in ptè röche ke n' kulê p' bin
loin d'tchie yô.

2. lo puer bûeba, po antreteni se

mèr, alê â bô to lé djo; è vâdjê lé

remate322) po yô, è è vandê lo bon
bô. è pœ è pâtchê dain lo röche dé

bé pûechon k'è vandê an le vèl.

to lé ko k'èl èrivê â bô, è s'trovê
dvain lü en bel ptèt rên323) èvô in
rudje kulè. èl yi fezè du chi bél-œye,
è pœ sâtlê àto d'lü to di tan k'è rè-
mèsê son bô. Tyain èl alê pâtchîe, le

ptèt rên se yi rtrovè, pyondjê dain

l'âv, sâtlê d'in yüe an Pâtre de djûe,
de pyêji.

3. main in bé djò, è vin pô pâtchîe,
k'âs k'è voi? drîe déz-èdjon324), le ptèt
rên ke grulê dain se pé. an yevain
le tét, è voi in grô-1-ôjé k'èvê dé

grante tchainbe è in gran bak.

è pregne le ptèt rên è le foré dain

son soin, è pœ le rëpotche è l'ôta.

tyain se mèr le voiyé: — k'âs te fê

d'rèpotchê ste rên, tain k'è y an-é to

pètcho? — ô krêt bin, mèr, ke stéci ne

rsanne p' éz-âtr.

è pœ è yi rkonté kman èl yi vegnê
èdé èprè â bô è pœ an le pâtche.

— è bin, dyét-èye, no le vâdjrain ;

bote le â työtchi è pœ t'an-èrè työzain.

qui aurait bien voulu aller à l'école
mais le maître d'école, qui était un
brave homme, lui disait: — Qu'est-ce

que vous feriez sans votre petit
garçon? Il faut qu'il vous gagne votre vie.

Ils avaient une petite cabane à

côté d'un bois, avec un petit ruisseau

qui ne coulait pas bien loin de chez eux.
2. Le pauvre garçon, pour entretenir

sa mère, allait au bois tous les jours ;

il gardait les ramilles pour eux et il
vendait le bon bois. Et puis il péchait
dans le ruisseau de beaux poissons

qu'il vendait à la ville.
Toutes les fois qu'il arrivait au bois,

il se trouvait devant lui une belle

petite grenouille avec un collier rouge.
Elle lui faisait deux si beaux yeux, et

puis sautillait autour de lui tout (du)
le temps qu'il ramassait son bois. Quand
il allait pêcher, la petite grenouille
s'y retrouvait, plongeait dans l'eau,
sautillait d'un lieu à l'autre de joie,
de plaisir.

3. Mais un beau jour, il vient

pour pêcher, qu'est-ce qu'il voit?
Derrière des ajoncs, la petite grenouille
qui tremblait dans sa peau. En levant
la tête, il voit un gros oiseau qui avait
de grandes jambes et un grand bec.

U prit la petite grenouille et la

fourra dans son sein, et puis la
rapporte à la maison. Quand sa mère le

vit: — Qu'est-ce que tu fais de

rapporter cette grenouille, tant qu'il y
en a (tout) partout? — Oh! croyez
bien, mère, que celle-ci ne ressemble

pas aux autres.
Et puis il lui raconta comment

elle lui venait toujours après au bois

et puis à la pêche.

— Eh! bien, dit-elle, nous la garderons,
mets-la au jardin et puis tu en auras
soin.

323) Les remate les ramilles, les brindilles; les branches lé rain.—
323) Du latin rana; c'est le mot usuel pour désigner la grenouille; voir ci-
dessous le diminutif renate (rana-j-it ta) (§4). — 324) Les ajoncs (édjon)
s'appellent aussi les genêts.
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4. le vâprê, voici k'èl aie rvirie dain

in véye èrtche325) lèvu èl bote sé

véye takon. èl trové en boche d'èrdjan.
bin-ébâbi, èl le puetche an son bûeb

an yi dyain k'èl ne poyê p' konpâr
kom sé su poyin être dain st'airtche.

èprè bin de miizate,326) èl dyé an

son bueb: — è dé,327) sé su s'a lé

nôtre; nô ne léz-ain p' vulê. i yi müze
si ko: t'an paré le moitié è pœ t'âdré
an le vèl dain lèz-ékôl po t'inchtriir.

è pètché è pœ s'an-alé fêr son to
d' France, se mèr œ èdé työzain d'lé
ptèt renate, tyain èl dénê, k'èlmarandê,
le ptèt renate se siete èdé chu le véye
sèi de tyüe â Ion d' lé.

5. tyain è n'œ pü d'su, è mandé

an se mèr k'è voyê rveni. in bé djo,
â maitin, èl èrivé.

le ptèt renate kmansé d'sâtle kom
en dôbate, fôeche k'èl ève di pyêji
d'Io rvue

in bé djo, è rsyèn en latre d'Iè vèl,
k' yô dyé d'alê tutchîe in — èrtêdje>
k'è n'sèvin ni eh' lo monde, ni ch' lé

tîer328) dâ lèvu soli poyê vni.

le mèr dyé: — s'a ste ptèt renate
k'noz — e potchê bonheur, t'è chur
mitnain

6. tyain él œne tutchîe st' èrtêdje,
è dyé an se mèr: — i vorô bin anko
sèvoi l'alman, si ko. s'te vlô, i pètchirô
po l'aie èpâr. — è bin k'è yi dyé, s'a

bin kom te vœ, i sœ bin kontan.329)

4. L'après-midi, voici qu'elle alla
(retourner) fouiller dans un vieux coffre
où elle mettait ses vieux morceaux
d'étoffe. Elle trouva une bourse

d'argent. Bien étonnée, elle la porta à

son garçon en lui disant qu'elle ne

pouvait pas comprendre comme ces

sous pouvaient être' dans ce coffre.
Après bien des réflexions, elle dit

à son fils: — Pardi, ces sous sont les

nôtres; nous ne les avons pas volés.

J'y pense (ce coup) cette fois: Tu en

prendras la moitié et puis tu iras à

la ville dans les écoles pour t'instruire.
U partit et puis s'en alla faire son

tour de France. La mère eut toujours
soin de la petite rainette Quand elle

dînait, qu'elle soupait, la petite rainette
s'asseyait toujours sur la vieille chaise
de cuir auprès d'elle.

5. Quand il n'eut plus de sous, il
manda à sa mère qu'il voulait revenir.
Un beau jour, au matin, il arriva.

La petite rainette commença de

sautiller comme une petite folle, [k]
force qu'elle avait du plaisir de le revoir.

Un beau jour, ils reçurent une
lettre de la vdle, qui leur disait d'aller
toucher un héritage qu'ils ne savaient
ni sur le monde, ni sur la terre depuis
où cela pouvait venir.

La mère dit: — C'est cette petite
rainette qui nous a porté bonheur,
tu es sûr maintenant!

6. Quand ils eurent touché cet héritage,

il dit à sa mère : — Je voudrais
bien encore savoir l'allemand cette fois.
Si tu voulais, je partirais pour l'aller
apprendre. — Eh! bien, qu'elle lui
dit, c'est bien comme tu veux; je suis
bien contente.

325) L'èliche, masc, littér. l'arche, désigne ces vieux coffres ou bahuts
dans lesquels on resserre toutes sortes d'objets, vêtements, etc. Les gros coffres
où l'on met le grain s'appellent des antchétre. —328) Ce mot de miizate, dérivé
de muzê penser, réfléchir, a les 2 sens de : a) réflexion, b) souci, inquiétude.
Ex.: èl è bin de miizate il a bien des soucis! — 327) Littéralement: Eh!
Dieu pardi, parbleu! — 328) Expression employée pour renforcer la négation:
ils ne savaient ni sur le monde, ni sur la terre absolument pas. — 329)

Remarquer cette forme invariable ; la mère dit: Je suis bien content, et non contente.

6*
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è pètché. main to di tan k'è fœ fö,
èl èkryê èdé an se mèr dâ lé pèyi.330)

an-ceche djürie ke ste ptèt rên
sève lé djo k'èl èkryê, fûeche k'èl
sâtê, k'èl dainsê, k'èl été d'jôyoze.

7. in bé djo lo voili k'se rèmoine
è l'ôtâ. — bondjrèï-vo, mèr, dyét-è.
si ko, i n' vo vœ pü tyitîe. dèvô mon

sèvoi, i vœ bin dyêgnîe po vo bote

bin dain vo véye djo.

le mèr, -bin èyeruze, se dyé: — è

fâ fêr en boèn sope adjdö, in bon

dénê po ton rto.

èl vegné bote le tâl â poiye ; èl ne

rébyé p' de bote le sèi d'Iè renate.

8. di tan k'èl vudê se sop an le

tyojèn, le ptèt renate s'tchaindjé an

le pü bèi bêchate di monde, an n'an-
èrê sèvu môle331) en pü bèi.

to kontan, èl dyé â bûeb : — Y' étô

le rên dé rên è y'è bin rmèrtyê k' t'
étô in bon è brèv afain, bon chuto po
tè mèr. s'a po soli k'i vin te dmaindê

po vûer s'te m'vœ mèryê.

vo pœte krêr kom è fœ ébâbi. —
mê, k'è yi dyé, i n' sèrô dyêr vo

répondre ke voui,332) poche ke noz-èvin
kék su, è pœ i léz-è èbêgnîe3
m'inchtrüre.

po

II partit. Mais tout (du) le temps
qu'il fut loin, il écrivait toujours à

sa mère (depuis) de l'étranger.

On eût juré que cette petite
grenouille savait le jour qu'il écrivait, [à]
force qu'elle sautait, qu'elle dansait,
qu'elle était joyeuse.

7. Un beau jour le voici qui se

ramène à la maison. — Bonjour à

vous, mère, dit-il. Cette fois je ne

vous veux plus quitter. Avec mon
Bavoir, je veux bien gagner pour vous

mettre bien dans vos vieux jours.

La mère bienheureuse se dit: — Il
faut faire une bonne soupe, un bon

dîner pour ton retour.

Elle vint mettre la table dans la

chambre, elle n'oublia pas de mettre
la chaise de la rainette.

8. Du temps qu'elle vidait sa soupe
à la cuisine, la petite rainette se

changea en la plus belle fille du monde.
On n'en aurait su peindre une plus belle.

Tout de suite elle dit au garçon :

— J'étais la reine des grenouilles et

j'ai bien remarqué que tu étais un bon

et brave enfant, bon surtout pour ta
mère. C'est pour cela que je viens te

demander (pour voir) si tu me veux
(marier) épouser.

Vous pouvez croire comme il fut
ébahi. — Mais, qu'il lui dit, je ne

saurais guère vous répondre (que)
oui, parce que nous avions quelques

sous, et puis je les ai employés pour
m'instruire.

330) C'est le mot habituel pour désigner les pays étrangers. On dit: èl
â dain lé pèyi, littér. : il est dans les pays il est à l'étranger. — 331) Dérivé
de l'allemand malen peindre; très souvent employé dans les Paniers.
— 332) Oui se dit dye, ô ou oui, mais âye est moins poli, plus grossier que
oui (prononcé le plus souvent voui). Il en est de même de nyan et non; un
enfant qui répond nyan à sa mère reçoit une tape. — A une question, il est

permis de répondre: ô ou oui (ou non), mais pas âye (ou nyan). Notre jeune
homme, qui a de l'instruction, du savoir-vivre répond donc oui à la princesse.
— 333) èbêgnie ou èbaingnie signifie: avoir besoin, usager, employer.
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— ô, k'èl yi dyé, se s' n'a k'soli, i
sœ pru rètche

9. è bin, è dèsidèn lo mèriêdje. lo
djo de nas érivè, di tan k'el étin an
lé mas â vlêdje, tyain è rvegnène an

l'ôtâ, â yüe d'Iè kabâne, è trovène in
bé tchété èvô in monsé d'vâla, d'sèr-

vante, k'âlin, ke vegnin, k'ritin dâ le

tyojèn â poiye, di poiye an lé tyojèn,
po fèr è sèrvi lo dénê. lé puer véye
mèr été bin veti dain le sue è le dantèl.

An maindjon, an boiyon trâ djo.
moi k'i yi étô po rmiiê le sâs, i bote
l'fiie an mon dvaintrîe an me bèchain.
è vegnène gregne, è m'fotène dé ko
d'putrat ch'lè têt, k'i an fœ èsannè.

po s' débité d'moi,334) è m'fotène in
ko d'pie â tyû, m'ain tulê d'jainke
si, lèvu i sœ tchoi chü ste sèi po t'
rkontê ste fôl.335)

[Recueillie par Mme B. Pheulpin,
par la «Marguerite chez le Tout-Blanc,»

— Oh! qu'elle lui dit, si ce n'est

que cela, je suis assez riche!
9. Eh bien, ils décidèrent le mariage.

Le jour des noces arrivé, du temps
qu'ils étaient à la messe au village,
quand ils revinrent à la maison, au
lieu de la cabane, ils trouvèrent un
beau château avec un tas de valets,
de servantes, qui allaient, qui venaient,
qui couraient depuis la cuisine à la
chambre, de la chambre à la cuisine,

pour faire (à) servir le dîner. La pauvre
vieille mère était bien vêtue dans la
soie et la dentelle.

On mange, on boit trois jours.
Moi qui y étais pour remuer les sauces,
je mis le feu à mon tablier en me
baissant. Ils [dejvinrent fâchés et
me fichèrent des coups de louche sur
la tête, que j'en fus assommé. Pour se

débarrasser de moi, ils me fichèrent
un coup de pied au cul, [et] m'ont
lancé jusqu'ici, où je suis tombé sur
cette chaise pour te raconter cette fòle,
buraliste postale, Miécourt. Racontée

vieille couturière, morte vers les 80 ans.l

XXVII. Fôl dé trâ frêr ke
vlin èpâr in métîe.

1. è y'èvê en foi en mèr k'èvê trâ
bûeb. tyain è fœne in pò an-èdje, è

Fòle des Trois Frères qui
voulaient apprendre un métier.3)

(Patois de Miécourt.)
1. U y avait une fois une mère

qui avait trois fils. Quand ils furent

334) Remarquer cette expression: se débiter de qqn.=se débarrasser de qqn.
On a aussi dans ce sens le verbe: dèkonbrê. — 335) La fin de cette fòle
rappelle celle de Jean de l'Ours (No. VIT), Arch. XV p. 43. Cf. aussi Sébillot,
Folklore de France t. III, p. 291: „Dans deux contes de Basse-Bretagne, une
princesse changée en couleuvre, ou en crapaud, se montre près d'une fontaine
à un jeune garçon, et lui dit que s'il veut l'embrasser trois fois, trois jours
de suite, elle redeviendra jeune et belle." En outre: Metrac, Traditions des

Ardennes (Charleville 1890) p. 474; Grlmm, Kinder- und Hausmärchen No. 63 (Die
drei Federn); Jegerlehner, Sagen und Märchen aus dem Oberwallis S. 153
Nr. 17. — a) Cf. le conte des frères Grimm No. 192 (Der Meisterdieb) ; Jegerlehner,
Sagen und Märchen a. d. Oberwallis 53 No. 75 et note p. 312. Pour les différents
devoirs du franc voleur comparez: Köhler, Kl. Schriften 1 ("Weimar 1898),
198 sq.; Wolf, Deutsche Märchen und Sagen (Lpz. 1845) Nr.5 (Jan der Dieb);
le même, Deutsche Hausmärchen (1851), 397 sq.; Meier, Volksmärchen aus
Schwaben No. 55; Kuhn und Schwartz, Norddeutsche Sagen (Lpz. 1848), 363;
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yô dyé: — vo fâ èpâr dé métîe; è

y'é lo roi k' s'a vot pârain,336) è yi
fâ dir.

lo premîe dyé: i vœ èpâr lo métîe
de krevâjîe. lo skon dyé: — i vœ èpâr
stü de pceltîe. lo tràjîem dyé: — i
vœ èpâr stü d'frain voleur.

è s'an vain don trovê lo roi. lo roi
bèyé kètr-vain fran à krevâjîe, septante
â pceltîe, è pœ è dyé â pü djüene :

— pisk te vœ bèyîe voleur, i te n'voe

ran bèyîe.

2. è s'an vain po alê èpâr yô métîe.
èrivê va lé bèlkru.337) è s'èrâtène è

pœ è dyène: — kél rute âs-k'è fâ par?

lo pü véye dyé: i vœ par stési,
lo skon dyé : — moi i vœ par stée

lo trâjîeme dyé : — moi i vœ par stési

piske gnün n' l'é voyü.

3. no vlan lêchîe alê lé du èpâr
yô métîe. è s'étin dâli di: — d'âdjedo
an-in-an, no s'vlan rtrovê si.

lo voleur choyé sé rute, tyain è

fœ in pô loin, è trové in-individu k'yi
dyé: — le boche u le mue! è yi ré-
ponjé: — moi i fie vlô to droi dir!
— è bin, vin vô moi, k'è yi dyé, i
t'vœ mannê va lé nôtr.

un peu en âge, elle leur dit: [II]
vous faut apprendre des métiers: il
y a le roi (que c'est) qui est votre
parrain, il [le] lui faut dire.

Le premier dit: — Je veux
apprendre le métier de cordonnier. Le
second dit: — Je veux apprende celui
de tailleur. Le troisième dit: — Je

veux apprendre celui de franc voleur.

Ils s'en vont donc trouver le roi.
Le roi donna quatre-vingts francs au
cordonnier, septante au tailleur, et

puis il dit au plus jeune: — Puisque
tu veux (donner) devenir voleur, je
ne te veux rien donner.

2. Ils s'en vont pour (aller)
apprendre leurs métiers. Arrivés vers la

Belle-Croix, ils s'arrêtèrent et puis
ils dirent : — Quelle route est-ce qu'il
nous faut prendre?

Le plus vieux dit: — Je veux
prendre celle-ci. Le second dit: — Moi

je veux prendre celle-là. Le troisième
dit: — Moi je veux prendre celle-ci,
puisque personne ne l'a voulu[e].

3. Nous voulons laisser aller les

deux apprendre leurs métiers. Ils
s'étaient donc dit: — D'aujourd'hui
en un an, nous (se) nous voulons
retrouver ici.

Le voleur suivit sa route. Quand

il fut un peu plus loin, il trouva un
individu qui lui dit: — La bourse ou

la mort! Il lui répondit: — Moi je te

le voulais tout droit dire! — Eh! bien,
viens avec moi, qu'il lui dit, je te

veux mener vers les nôtres.

Schambach und Müller, Niedersächsische Sagen (Göttingen 1855) 316 sq;
Asbjörnsen u. Mos, Norwegische Volksmärchen (Berlin 1908), 168 sq. ; Firmenich,
Germaniens Völkerstimmen 1, 303 (Büren b. Paderborn). Pour la scène où le

franc voleur se pend, voyez Köhler, Kl.Schriften 1, 210 note; 2, 348; Kuhn u.

Schwartz p. 363; Asbjörnsen u. Mœ p. 171. — 33S) Remarquer cette
construction il y a le roi que c'est votre parrain, au lieu de dire simplement: lo

roi â vot parain le roi est votre parrain. — 33') La bèl-kru est une ferme
située sur le territoire de Miécourt. Il est à peine besoin de relever ce qu'a
d'étrange cette façon de placer ces trois frères et le roi à Miécourt, et l'histoire
dans le pays de Porrentruy.
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4. tyain èl èrivène li, è yi dyène:
— è fâ k'te fèz338) trâ tchôz ; lo
premie339) : dmain s'à lai foire d'po-
raintrü. è fâ k'te no pregnœche le

pü bèi vètche d'Iè foire ; s' te n' le

pran p', no te vlan tyuê.
è s'an vè an le foire, tyain patché,

léz-àtre dyène : — è n'vœ p' rveni.

5. èrivê chü le foire, è dmaindé

lo pri dé bète, èl èkuté po sèvoi s'è

vlin dîre: — voisi le pü bèi! suffit
k'è réiiséché è sèvoi kél été lé pü bèi,
è pœ è n' le tyité pü.

s'étê dâli in véye è pœ se bêchate

k'ièvê.340) ètchtê è k'iè mannin.340) è

le cheuyé to l'tan.
tyain è fœn e è l'antre di bô, è s'alé

pandre an-in-êbre.
le bêchate dyé an son pèr : — voètîe

la, pèr, voila in pandii! — ô k'sè!341)

dyé lo pèr, vè èdé! tyain è fœn utre,
è s'dèpandé è ale se rpandre in po

pu loin, le bêchate rdyé an son pèr:
— voètîe la, anko in pandii! — k'âs
soli fè? pésan èdé!

è se rdèpandé anko in ko è râlé
in pô pü loin po se rpandre. lé bêchate

lo rvoiyé : — é k'è dyé, an voilé anko

un, per
— t'voi bin k'sâ èdé lo même, dyé

son pèr. le bêchate dyé k'nyan. — è

bin, ètètchan not vètche si, è pœ noz-
âdrain vue se s'a lo même.

è pœ tyain è fœne fö, è s' dèpandé
è pœ è pregne le vètche è le manné
dain l'bô.

Ma foi, tyain è vegnène, è n' tro-
vène pü yote vètche.

4. Quand ils arrivèrent, ils lui dirent:
— Il faut que tu nous fasses trois choses ;

premièrement: demain c'est la foire de

Porrentruy. U faut que tu nous prennes

la plus belle vache de la foire; si

tu ne la prends pas, nous te voulons tuer.
Il s'en va à la foire. Quand [il]

partit, les autres dirent: U ne veut pas
revenir.

5. Arrivé sur la foire, il demanda
le prix des bêtes. U écouta pour savoir
s'ils voulaient dire : Voici la plus belle!
Suffit qu'il réussit à savoir qu'elle était
la plus belle, et puis il ne la quitta plus.

C'était donc un vieux et puis sa
fille qui l'ava«* achetée et qui la me-
naient. Ils les suivit tout le temps.

Quand ils furent à l'entrée du bois,
il s'alla pendre à un arbre.

La fille dit à son père : — Regar-
dez-là, père, voilà un pendu — Qu'est-
ce que ça peut faire, dit la père, va
toujours. Quand ils furent outre, il se

dépendit et alla se rependre un peu
plus loin. La fille redit à son père:
— Regardez-là, encore un pendu 1 —

n'est-ce [que] ça fait? passons toujours!
Il se redépendit encore une fois

et (r)alla un peu plus loin pour se

r?pendre. La fille le revit: — Eh!
qu'elle dit, en voilà encore un, père

— Tu vois bien que c'est toujours
le même, dit son père. La fille dit
que non. — Eh! bien, attachons notre
vache ici, et puis nous irons voir si

c'est le même.

Et puis quand ils furent loin, il
se dépendit et puis il prit la vache
et la mena dans le bois.

Ma foi, quand ils vinrent, ils ne
trouvèrent plus leur vache.

338) Forme régulière du subj. présent, peu usitée; on dit plus souvent:
è fâ k'te fzœche. — 339) Littéralement: le premier, c. à. d. en premier lieu,
premièrement. Cf. ci-dessous § 9. — 34°) Remarquer la construction : un vieux,
et sa fille, l'avait achetée (c'est le paysan qui a acheté la vache) et la menaient
(tous les deux la conduisaient). — 341) Littéralement: Oh! que soit! c. à d.
laissons les choses comme elles sont! ne nous en occupons pas! qu'est-ce

que cela peut faire!
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6. lo voleur le manne dain le

caverne, è fœne bin kontan d'lü.

— è bin, k'è yi dyène, dmain po
lé skonde èfêr, è yi vœ pesé in botchie,
è vœ èvoi ché gré bue; è fâ k'te lé

pregne;342) s'te n'ié pran p', no t'tyüan!
— ô k'è yô dyé, i n' sèrô dinche alê ;

è fâ k'vo m'bèyœchin dé su.

è yi bèyène du san fran, è pœ
è s'an vè l'iandmain po alê ètandre
si botchîe.

tyain è lo voiyé vni, è léché tchoir343)
en pies d'sintye fran; èl aie in pô pü
loin, èl an léché rtchoir en, è pœ è

fzé dinche in ptè bu de tchmin, è pœ
è s'koitché dain l'hô, è pœ èl ètandé
le chöte.

lo botchîe vegné sòl d'èràtê sé büe.
è léz-ètèché an-in-èbre è pœ èl aie
an-èvain.

7. tyain è fœ in pô loin, lo voleur
ale, è kopé lai kûe d'in d'sé bue è le
bote dain le gole din-âtre; è pœ è

pregne lé sintye bue è pètché èvô
dain l'bô.

lo botchîe èrivé ; è dyé an si biie :

— koman! k'è yi d'yé, te n'ôjerô
rnayîe ke te n'léz-è p'maindjîe lé sintye!
t'è anko lé kûe diin dain le gole!

è lo bate tain k'èl lo tyué ch'lè
pyèse, è pœ è pètché po ale tyeri in
tchèra po Io vni par.

chetò qu'è fœ fö, lo voleur ale,
l'pregné eh' son dò è l'potché chü 1' dò

déz-âtre büe po l'manné dain le caverne.

èrivè li dvain, è fœne kontan. è

yi dyène: ¦— no t' dispanchan d'fér
lé trâjîeme èprove, piske t'è bin retisi
an sé due si.

6. Le voleur la mena dans la

caverne. Ils furent bien coutents de lui.

— Eh bien, qu'ils lui dirent, demain

pour la seconde affaire, il y veut passer
un boucher, il veut avoir six bœufs

gras; il faut que tu les prennes; si

tu ne les prends pas, nous te tuons!

— Oh! qu'il leur dit, je ne saurais
ainsi aller; il faut que vous me donniez
des sous.

Ils lui donnèrent deux cents francs,
et il s'en va le lendemain pour aller
attendre ce boucher.

Quand il le vit venir, il laissa choir
une pièce de cinq francs; il alla un

peu plus loin, il en laissa retomber

une, et puis il fit ainsi un petit bout
de chemin, et puis il se cacha dans

le bois, et puis il attendit la suite.
Le boucher [de]vint fatigué

d'arrêter ses bœufs. Il les attacha à un
arbre et puis il alla en avant.

Quand il fut un peu loin, le voleur

alla, il coupa la queue d'un de ces

bœufs et la mit dans la gueule d'un

autre; et puis il prit les cinq bœufs

et partit avec dans le bois.
Le boucher arriva; il dit à ce

bœuf: — Comment! qu'il lui dit, tu
n'oserais (re)nier que tu ne les as

pas mangésx les cinq! Tu as encore
la queue d'un dans la gueule!

Il le battit tant qu'il le tua sur
la place, et puis il partit pour aller
chercher une charrette pour le venir
prendre.

Sitôt qu'il fut loin, le voleur alla,
le prit sur son dos et le porta sur le

dos des autres bœufs pour le mener
dans la caverne.

Arrivé là devant, ils furent contents.
Ils lui dirent: — Nous te dispensons
de la troisième épreuve, puisque tu
as bien réussi à ces deux-ci.

342) Forme du subjonctif présent; mais on entend plus fréquemment:
è fâ k'te le pregnœche. — 34s) Forme de l'infinitif présent, remplacée le plus
souvent par le participe passé tchoi, surtout dans le Vâdais: èten'fâ p'tchoi!=il
ne te faut pas tomber
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8. soli fé k'èl l'anvyène fêr lé

commissions an le vèl. è n'y èvê pü
ran k'in djo k' Panne été utre.

èl ètcheté en pé d'bûe è l'ètandé
bin chü son tchèra kom en pé d'tanbur;
è s'an vè dain le caverne, an-èrivain:
Sauve qui peut! voilà la garde
nationale qui arrive!

vo pœte krèr k'è s'sâvin: è pejin
yô sulê! tyain è fœne trètu fö, è

tchèrdjé to pyain son tchèra d'èrdjan
è d'ûe, è pœ è s'an vè â rendez-vous.

èl été lo premîe; sé frêr n'yi étin
p' anko ; èl èrivène in pò èprè. è yô
dyé: — voètîe si! i n'è p' dèpansîe

d'su, è pœ y' an-è!

è s'an rvain lé trâ an l'ôtâ. yote
mèr yô dyé: — è vo fât-alê dir à

roi k'voz-éte reviM.

9. lo roi yô dyé: — è bin tyè,344)

k'è di â krevâjîe, voili po m'fêr en

per d'bote; è pœ â pœltîe: — voili po
m'fêr in èbèyeman; è pœ à dyé â

voleur: — i te n' vœ ran bèyîe an

toi; te me frè trâ tchôze: le premiere,
t'âdrè par mon tchvâ d'sèl an monetai;

le skonde, t'vùderè to mon dyenîe.

dain le djonê, è n'sèvê kman fêr
po si tchvâ. è s' vété an véye man-
dyan, è pœ èl aie an st' étal, è pœ è

dyé: — ô! è fé chi frê! lêchet-me pîe
antre, k'i vo vœ êdîe è vâdjê.

10. tyain è fœ an l'étàl in moman :

â! mon due, k'y è ma! â! mon due.

k'y è ma!
è pœ è tyeré dain le bègate d'sè

vèste; è pregne en ptèt botaye. èl

an boiyè en ptèt gongenê è pœ è yo
dyé : — ô k'soli m' fè di bin kom

8. Cela fait qu'ils l'envoyèrent faire
les commissions à la ville. Il n'y avait
plus rien qu'un jour que l'année était

(outre) passée.

Il acheta une peau de bœuf et
l'étendit bien sur sa charrette comme
une peau de tambour; il s'en va dans

la caverne. En arrivant: Sauve qui
peut!.

Vous pouvez croire qu'ils se

sauvaient; il perdaient leurs souliers

Quand ils furent (très) tous loin, il
chargea tout plein sa voiture d'argent
et d'or, et puis il s'en va au rendez-vous.

Il était le premier; ses frères n'y
étaient pas encore; ils arrivèrent un

peu après. Il leur dit: Regardez donc!

Je n'ai pas dépensé de sous, et puis

j'en ai!
Us s'en (re)vont les trois à la

maison. Leur mère leur dit: — U

vous faut aller dire au roi que vous
êtes revenus.

9.Le roi leur dit: Eh! bien, tiens,

qu'il dit au cordonnier, voilà pour
me faire une paire de bottes; et puis
au tailleur. — Voici pour me faire
un habillement; et puis il dit au voleur:
— Je ne te veux rien donner à toi;
tu me feras trois choses: la première,
tu iras prendre mon cheval de selle

en mon écurie; la seconde, tu videras
tout mon grenier.

Dans la journée, il ne savait
comment faire pour ce cheval. Il se vêtit
en vieux mendiant, et puis il alla en

cette écurie, et puis il dit: — Oh! il
fait si froid! Laissez-moi seulement

entrer, (que) je vous veux aider à garder.

Quand il fut à l'étable un moment:
— Ah! mon Dieu, que j'ai mal! Ah!
mon Dieu, que j'ai mal!

Et puis il chercha dans la poche
de sa veste ; il prit une petite bouteille.
U en but une petite gorgée et puis
leur dit: — Oh! que ça me fait du

344) Au lieu de tin, forme régulière de l'impératif; il doit y avoir ici une
influence du français : tiens
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i sœ bin! è pœ è rboté le botaye an
sé bègate è pœ è yô dyé: — âs-ke
vôz-an vie in pò? è pœ è yòz-an bèyé
è boire, main s' n'été p' d'Iè mêm

botaye; èl an pregne en âtre, lèvu èl
èvê bote d'l'opium dédain.

è y an-èvê dâli ün k'étê an lé têt
di tchvâ è ke lo tegne pè le bride;
Pâtre été è tchvâ, è pœ Pâtre lo tegné
pè le kûe.

11. tyain è fœne andremi, è dè-
tètchè lo tchvâtre di tchvâ è pœ lo
léché dain le main di premîe; è pœ
stü k'étê ètchevâlê, è lo pandé â

pyêtre, è pœ è kopé le kûe de stü
k'iè tegné an le main.345) dâli è bote
stü k'étê devain le pûetche d'en san346)
è pœ è pregne lo tchvâ è Pmanné
dain yote étal,

lo mètin, Io roi èrivé è dyé : — vo
n'è dyer bin rèttsi; è Pé pri — ô nnâ!
dyé stü k' lo tegné pè le bride; i lo
tin anko stü k'étè è tchvâ i dyé : —
i sœ anko è tchvâ dechü! — è pœ
moi, i lo tin anko pè le kûe!

12. lo roi s'an-alé è pœ lo fezé è

veni. — è bin, k'è yi di, ste no t'âdrè
par mon byê dain mon dyenîe.

dain le djonê è réflètchéché347)
kman è vie fêr lo soi. è s'vété an
bèl-ofisîe, è pœ dâli mitenain èl ale
va yô è yô dyé: — vo frê hoène

garde !MS) vo n' frê p' kman sé d' le
nö pése.

è pœ è yô bèyé è boire, è pœ è

tchoìyène andremi kom sé d'iè nö
devain, main p' chi sêr.349)

bien! Comme je suis bien! Et puis
il remit la bouteille en sa poche et
puis il leur dit: — Est-ce que vous
en voulez un peu? Et puis il leur en
donna à boire, mais ce n'était pas de

la même bouteille; il en prit une autre
où il avait mis de l'opium dedans.

Il y en avait donc un qui était à

la tête du cheval et qui le tenait par
la bride; l'autre était à cheval, et puis
l'autre le tenait par la queue.

11. Quand ils furent endormis, il
détacha le licol du cheval et puis le laissa
dans la main du premier ; et puis celui
qui était à cheval, il le pendit au

plafond, et puis il coupa la queue de

celui qui la tenait en la main. Alors
il mit celui qui était devant la porte
(d'un) de côté ; et puis il prit le cheval
et le mena dans leur écurie.

Le matin, le roi arriva et dit: —¦

Vous n'avez guère bien réussi; il l'a
pris — Oh non dit celui qui le
tenait par la bride; je le tiens encore!
Celui qui était à cheval lui dit: — Je
suis encore à cheval dessus. — Et
puis moi je le tiens encore par la queue!

12. Le roi s'en alla et puis le fit
(à) venir. — Eh! bien, qu'il lui dit,
cette nuit tu iras prendre mon blé
dans mon grenier.

Dans la journée il réfléchit
comment il voulait faire le soir. U se

vêtit en bel officier, et puis alors
maintenant il alla vers eux et leur dit :

— Vous ferez bonne garde! Vous ne
ferez pas comme ceux de la nuit passée.

Et puis il leur donna à boire et
puis ils tombèrent endormis comme

ceux de la nuit (devant) précédente.
mais pas si (serré) fort.

345) Remarquer la curieuse construction, au lieu de: Il coupa la queue
dans la main de celui qui la tenait. — 346) Bote d'en san littér. mettre
d'un côté mettre ou pousser de côté. — 347) C'est la forme régulière du
passé défini : i réflètchéché, no réflètchéchenne; la forme qu'on trouve ci-dessous

(§ 14), è réfiétché est l'analogique du français: réfléchit. Le présent
indicatif est ; i réflètchâ, no réflètchéchan, vo réflètchate, è réflètchéchan. —
348) Ici nous avons le terme français; c'est un commandement donné par un
officier. La garde dyèdje (Aj.) et gèrde (Vd.); fèr le dyèdje. —349) Dremi
sêr litt, dormir serre, dormir serré, fort. (Cf. Note 350).
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13. èl aie dâli dir an sé frêr: — è

vo m'fâ veni êdie si ko, s'vo ne vlê
p' k'i fœche pri

èl alène è pœ èl èkuvène bin si

dyenîe, è pœ èl lo pregnène to è lo
mannène dain le graindje d'si voleur:
è y' évê à moain kat san dubye d'byé.

tyain lo roi èrivé lo mètin, èl étin
révoiye.350) è yô dyé: — i voi bin k'
vòz-è fé boène dyèdje ste nö; è n'Pé
sèvu par.

dàli Vvoleur ale va Proi. — â!
k' yi dyé lo roi, te n' l'è p' èvu

— koman don, k'è yi dyé, k'i n'
l'è p'! vote dyenîe â anko bin natèyìe,
bin-èkuvé

èl ale vue, è pœ è voiyé k' s'été vré.

14. — è bin, k'lo roi yi dyé, s'à
moi k'te vœ botre an l'éprove : te vrè
par mon yesü d'ûe antre moi è pœ
mè dèm.

to le djonê è réflètché351) kman è

vlê fêr. è fzé in-ane d'étrain è l'boté
à bu d'en péertchate; è pœ dâlimitenain,
tyain lo roi fœ â yé, èl aie kaké an
le fnêtre.

lo roi yi dyé: — ètan, ètan k'i
t'vœ alê ovîe moi! è pran in füzi è

yi tiré in ko d'füzi è trèvîe lé fnêtre.

sa fane yi dyé: — è te fâ alê lo

ròte, k' lé djan n' lo voiyœchin p'.

dâli lo voleur léché tchoir Pane

d'étrain è s'alé koitchîe drîe en pûetche.

15. chetò k' lo roi fœ pètchi, èl
antre è pœ èl aie va lo yé d'Iè rên;
è bote se main dô le tyuétche.

13. Il alla alors dire à ses frères :

— U vous faut me venir aider ce coup,,
si vous ne voulez pas que je sois pris!

Ils allèrent et puis ils balayèrent
bien ce grenier, et puis il le prirent
[c. à d. le grain] tout et le menèrent
dans la grange de ce voleur. U y
avait au moins quatre cents doubles
de blé.

Quand le roi arriva le matin, ils
étaient éveillés. U leur dit: — Je

vois bien que vous avez fait bonne

garde cette nuit; il ne l'a (su) pu
prendre.

Alors le voleur alla vers le roi.—
Ah que lui dit le roi, tu ne Pas pas eu t

— Comment donc, qu'il lui dit,
que je ne l'ai pas Votre grenier est

encore bien nettoyé, bien balayé.
Il alla voir et puis il vit que

c'était vrai.

14. — Eh! bien, que le roi lui
dit, c'est moi qui te veux mettre à

l'épreuve : Tu viendras prendre mon

drap d'or entre moi et puis ma dame.

Toute la journée il réfléchit
comment il voulait faire. Il fit un homme
de paille et le mit au bout d'une

perche; et puis alors maintenant, quand
le roi fut au lit, il alla frapper à la
fenêtre.

Le roi lui dit : — Attends, attends,

(que) je te veux aller ouvrir moi! Il
prend un fusil et lui tira un coup de

fusil à travers la fenêtre.

Sa femme lui dit: — Il te faut
aller (le rôter) l'enlever, que les gens
ne le voient pas.

Alors le voleur laissa choir l'homme
de paille et s'alla cacher derrière la porte.

15. Sitôt que le roi fut parti, il
entra et puis il alla vers le lit de la

reine; il mit sa main sous la couverture.

35°) Cf. fòle XX, note 268 ; le mot révoye est adjectif littér. (r)éoeille,
être éveille, à côté du participe passé révoiyîe (r)éveillé. — 351) Voir ci-
dessus note 347.
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— ô! k'é fê frê! ô k'è fé frê! è

pœ an dyain soli, è tiré lo yesiie d'ùe
an lü.

lé rên yi dyé: — boi viteman si

ptè kâlis, è pœ te t'âdrè rédiir to
kontan.

èl été tan è n'œ ran ke l'tan
d'ritê drîe le pûetche; lo roi rèrivê.
èl aie va le rên è yi dyé: — ô! k'è
fê frê! ô! k'è fê frê!

— t'è èdé si po dir k'è fê frê

"*— Oh qu'il fait froid oh qu'il
fait froid! et puis en disant cela, il
tirait le drap d'or à lui.

La reine lui dit: — Bois vite(ment)
ce petit (calice) verre, et puis tu t'iras
(réduire) coucher tout de suite.

Il était temps! Il n'eut rien que le

temps de courir derrière la porte; le roi
arrivait. Il alla vers la reine et lui dit : —

Oh! qu'il fait froid! oh! qu'il fait froid!
— Tu es toujours ici pour dire

qu'il fait froid!
— Eh le mâtin il a déjà été ici
Il crut bien vite (de) lui courir

après, mais le voleur était déjà bien loin
16. Le lendemain (le) matin, le

voleur alla lui reporter son drap d'or,
et puis le roi lui dit:

— Quel malin qu'il lui dit, je te

veux maintenant donner une patente
pour être voleur

[Mme Caroline Froté, née en 1858, à Miécourt.]

— é! lo mâtin! èl â djè yii si!
è tyiidé bin d'yi vite rite èprè,

main lo voleur été djè bin loin
16. lo landemain l'mètin, lo voleur

aie yi rpotchê son yesùe d'ûe, è pœ
Io roi yi dyé:

— ké malin! k'è yi dyé, i t' vœ

mitenain bèyîe en patante po étr voleur!

XXVIII le fôl di dyêl è d'
l'ôjé k' an-on djemê vü.

1. è y'èvê en foi in puer pèyizain
k'étê bin puer, k' è yi fayê dé su, è

pœ èl été an le tchèriie an le tchà-
vone,352) è pœ è dyé: — s'nyiin me
n' an vœ bèyîe, k'io dyêl m'an-èpo-
tchœche!

tyain è fœ â bu di tchain, è s'i
trovê in ptè Pane â pie d'in sléjîe,
k' yi dyé:

— k'âs te dyô mitnain? è t'farê
dé su? è bin moi i t' an vœ bin bèyîe;
main d'adjedö an-in-an, è fâ k'te me

môtrœche in-ôjé k' i n' è djemê vü.

lo pèyizain, bin-ébâbi, fœ viteman

d'èkûe, è pœ è yi bèyé d'l'àrdjan tan
k'è y an fayê; è pœ mon-ane s'an

vegné an l'ôtâ, è pèyé sé da è pœ è

vètyé bin.

La fòle du Diable et de l'Oi¬
seau qu'on n'a jamais vu.

(Patois de Miécourt.) a)

1. U y avait une fois un pauvre
paysan qui était bien pauvre, qu'il lui
fallait des sous, et puis il était à la
charrue à la Châvonne, et puis il dit :

— Si personne ne m'en veut donner

que le diable m'en apporte!
Quand il fut au bout du champ,

il s'y trouvait un petit homme au pied
d'un cerisier, qui lui dit:

— Qu'est-ce que tu disais maintenant?

Ute faudrait des sous? Eh! bien
moi je t'en veux bien donner; mais

d'aujourd'hui en un an, il faut que tu me
montres un oiseau que je n'ai jamais vu.

Le paysan, bien étonné, fut vite-
(ment) d'accord, et puis il lui donna
de l'argent tant qu'il en fallait; et

puis mon homme s'en vint à la maison,
il paya ses dettes et vécut bien.

a) Cf. Jegerlehner, Sagen und Märchen aus dem Oberwallis p. 231
No. 161 et note p. 325 ; Anthropophyteia 8 tl911), 139 Anm. 1 ; Beiwerke,
torn. 3, 452. — 362) La Châvonne est une prairie située à Miécourt.
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2. tyain Panne èprotché, èl-étê

formante; è n' dremê pü le nö è n'fzè

ran ke s'rvirîe353) dain son yé; è pœ
se fane yi dyé:

— main k'as ke t'è? te n' fè ran
ke rvirîe,353) te me n' lèche pe dremi,
è pœ te djâz èdé è tûe è trèvîe,
k'an n'sèrè sèvoi so k' te di!

— â! s'te sèvô, s'te sèvô!

— é koi? i n'sèrô l'sèvoi devain
k'te m'io dyœche.

— è bin, k'è yi dyè, lo dyêl ke
m'é bèyîe dé su, è pœ è m'é di k'è
fayê k' i yi môtrceche in-ôjé k'è n'é

djemê vu.

— â! è n'y é ran k'soli! dyé le

fane; è bin, ètan, no lo vlan bin rètrèpê.

3. èl se prokiiré d'Iè fèrène, di
mìe è pœ dé pyœme; è pœ dâli, lo

djo èrivê, èl se dèvété to nüe; èl se

frayé bin d'mîe è pœ d'fèrène, è pœ
è s'bôlé354) dain le pyœme, ô pœ dâli
mitenain èl dyé an son-ane:

— vin, no vlan aie!
è le bote chü in tchîe, è pœ èl

alène, è pœ, èrivê la, è le bote â pie
di slégîe, è pœ èl étandé.

4. lo dyêl vegné, è pœ dâli è dè-
bûetché354) st'ôjé, è pœ èl èkmansé
d'ie rvirîe è pœ d'Io ravoétîe.

— é! k'è dyé, i n'è djemê dinche
vü in-ôjé! èl é in tyü è pœ è n'é p'
de kûe; èl é en sûetche de têt è pœ
è n'é p' de bak. i n'an-è djemê dinche vü

dâli è dyé â pèyizain : — t'è dyain-
gnîe è pœ to d'in ko an n'io voiyé pii.

è pœ le fane ryé è dyé: — ain!
no l'ain bin rètrèpê!

2. Quand l'année approcha, il était
tourmenté ; il ne dormait plus la nuit
et ne faisait rien que se retourner
dans son lit; et puis sa femme lui dit:

— Mais qu'est-ce que tu as? Tu
ne fait rien que [te] retourner, tu ne

me laisses pas dormir, et puis tu
parles toujours à tort et [à] travers,
qu'on ne saurait savoir ce que tu dis

— Ah! si tu savais, si tu savais!

— Eh! quoi? Je ne saurais le
savoir avant que tu me le dises.

— Eh bien, qu'il lui dit, le diable

(qui) m'a donné des sous, et puis il
m'a dit qu'il fallait que je lui montre
un oiseau qu'il n'a jamais vu.

— Ah! il n'y a rien que ça! dit
la femme; eh! bien, attends, nous le

voulons bien (r)attraper.
3. Elle se procura de la farine,

du miel et puis de la plume; et puis
alors, le jour arrivé, elle se dévêtit
tout nue; elle se frotta bien de miel
et puis de farine et puis se roula dans

la plume, et puis alors maintenant
elle dit à son (homme) mari:

— Viens, nous voulons aller!
Il la mit sur un char et puis ils

allèrent, et puis, arrivés là, il la mit
au pied du cerisier et puis il attendit.

4. Le diable vint, et puis alors il
(déboucha) découvrit cet oiseau, et puis

il commença de le retourner et puis
de le regarder.

— Eh qu'il dit, je n'ai jamais vu ainsi

un oiseau Il a un cul et puis il n'a pas de

queue ; il a une sorte de tête et puis il n'a

pas de bec. Je n'en ai jamais vu ainsi!
Alors il dit au paysan : —Tu as gagné!

Et puis tout d'un coup on ne le vit plus.
Et puis la femme rit et dit: —¦

Hein! nous l'avons bien (r)attrapé!
[Mme Caroline Froté, née en 1858, à Miécourt.]

353) Remarquer à deux lignes de distance le môme verbe employé
pronominalement: s' rvirîe se retourner, et intransitivement: rvirîe; donc
ne faire que se retourner, et ne faire que retourner (tourner en tous sens)
dans son lit. — 354) Le mot bôlê — litt, bouler, rouler en boule est dérivé de
bol la boule (Cf. Arch. VIII, p. 131 note 17, la forme bolla du patois
bisontin). — 355) Voir ci-dessus note 319; débûetchîe, littér. déboucher, pris
dans le sens de découvrir.
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