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Proverbes, pensées,
dictons et pronostics patois recueillis à Ocourt

par Jules Surdez, Berne.

Si je suis originaire du Peuchapatte, le point culminant des

Franches-Montagnes, St-Ursanne est ma ville natale et toute ma
jeunesse s'est écoulée, une lieue en aval, dans la commune d'Ocourt.
Celle-ci est limitée par les «réages» de Burnévillers et de Mon-
tancy, en Franche-Comté, de Seleute, de St-Ursanne et de Villars-
sur-Fontenais, dans le pays de Porrentruy, et d'Epauvillers et

d'Epiquerez, dans les Clos-du-Doubs. Les quelque vingt-cinq
maisons du village d'Ocourt sont échelonnées sur les deux rives
du bief qui descend du Mt-Tairi pour aller se jeter dans le Doubs.
Les hameaux de Monturban, de Montvoie, de La Motte, les fermes
de Montpalais, des Champs-Derrière, de Pontoye, de Sacey, de la

Combe, de Valbert, et les Moulins du Doubs, font encore partie
de la commune. Les Roches Palouse, du Renard, du Battoir et des

bancs de rochers étages, soutiennent les côtes des deux rives. Des

sentiers, des chemins, des routes, longent la rivière ou escaladent
les Clos-du-Doubs et le Mont-Tairi pour se rendre en Ajoie, dans
la Vallée, aux Franches-Montagnes ou dans la «doulce» France.
Les habitants de la commune sont des pêcheurs, des bûcherons,
de petits paysans qui, jadis, n'élevaient guère que des chèvres.
Dans mon enfance, tous ne parlaient que le patois des Clos-du-
Doubs qui est aussi celui d'une partie de l'Ajoie, de Porrentruy
entre autres, et de quelques communes francs-montagnardes: St-

Brais, Montfaucon, Les Enfers etc. En 1888, par exemple (j'avais
alors dix ans) les enfants ne faisaient usage du français qu'à l'école
et au catéchisme, en risquant de s'attirer les foudres du vieux
maître d'école qui abominait notre vieux parler.

Vers 1900, les jeunes gens de la commune commencèrent à

la quitter définitivement pour se rendre dès leur sortie de l'école,
dans les petites villes tentaculaires du Jura bernois. D'aucuns y
allèrent leur petit bonhomme de chemin et l'un d'eux, feu
Edmond Choulat, devint avocat et député et fut même, durant une
législature, président du Grand-Conseil bernois. Les immigrants
qui remplacèrent les partants ne parlaient pas tous le patois. Peu
à peu nombre de familles employèrent de préférence le français
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2 Jules Surdez

de sorte que seuls quelques vieillards conversent encore entre
eux dans le dialecte des Clos-du-Doubs.

Je me trouvais, en 1890, dans la cuisine d'un vieux voisin
maniant le plane sur la bastringue, lorsque deux graves personnages en

redingote y firent une entrée imprévue. Je sus plus tard qu'il s'agissait

de doctes professeurs venus de Germanie. Avec les quatre mots
de français qu'ils savaient (comment ça vous dites?) ils purent
noter sur leurs tablettes les mots suivants: kramëy1, brsni"1, ìndi'3,
tyue^, bin.noif, bouin.ne*, fragori1, syousyaj, ekouv9, krspyql™,Jouin.nt<f~l,
ésyérqn12, etc. et bien d'autres encore, à l'étable, à la grange, au

grenier, à la buanderie, au galetas, à la remise.
C'est depuis lors que je me mis à noter à mon tour les mots

patois intéressants, c'est-à-dire ceux qui ne ressemblaient pas trop
à leur équivalent français. De 1893 à 1897, pendant les vacances,
alors que j'étais élève de l'Ecole normale de Porrentruy, j'ai
recueilli aussi nombre de dictons, de proverbes, de pronostics
météorologiques etc. On les trouvera ci-dessous à l'exception de

ceux publiés dans le Bulletin du Glossaire ou les Actes de la Société

jurassienne d'Emulation. Ils ont principalement trait aux végétaux
et aux animaux.

1. Djinvrf sin minte,
Tchftchan13 ä tchete.

Janvier sans manteau,
«Cher temps» au château.

2. An le Tchindlouz, vojfedjou,

Dì chur e P'ety byintchqu.

A la chandeleur, verdure,
Sûrement à Pâques blancheur.

3. Touin.riêr ds mars :Jruu pè tchi",

Tquin.nêr d'évri : Jru pe pnf.
Tonnerre de mars : fruits par chars,
Tonnerre d'avril: fruits par paniers.

1 crémaillère. — 2 poutres de base de l'ancienne cheminée. — 3 landier, chenet. —
4 cheminée. — 5 fente dans une muraille de l'ancienne cheminée pour l'échappement
de la fumée. — ° pelle à feu. — ' tisonnier, fourgon. — 8 soufflet. — ° balai. —
10 ordurier s. m. «porte-chenil». — n petit four dans la muraille de la cuisine,

«cavette», kabouin. nat. — 12 bûchettes sèches que l'on brûlait jadis dans le fquin.nlq,

pour éclairer la cuisine. — 13 Famine, disette; 1817 est l'année du «cher temps». —
14 Fru oufrut, fruit, fruits.
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4. Dà Pity an le Pantkqt
Ls dêsyê n'a k'in.n krqt.
De Pâques à la Pentecôte
Le dessert n'est qu'une croûte.

5. De sli'j dsme le gou'rdj,
S'e pya an le Sin-DjofrdJ.
Des cerises demi la bouche,
S'il pleut à la St-Georges.

6. An rion djm'e vuJsvrf
Sinfày à gràjèlf.
On n'a jamais vu février
Sans feuilles au groseillier.

7. S Panne' é d fe Jïn.n
Te bëchat son mà-fïn.n.
Si l'année a de la faine
Les filles sont peu rusées.

8. Tyin k syœrâ ls lila
Tchinis : « Tra la la la».

Quand fleurit le lilas
Chante: «Tra la la la».

9. Anne' ds nœjêy, — An.né' djéy.
Année de noisettes, — Année de filles.

10. Ts pyœdj ds le Sïn-Djin
Para nœjéy èyin.

La pluie de la Saint-Jean
Pourrit noisettes et glands.

11. S ls trä d mê à pyœdjiZ',

Tyi" lé nquch à nouchf.

S'il pleut le trois mai,
Cherche les noix au noyer.

12. S l'evin syœrâ,

L rèjïn mevurà.

Si l'osier fleurit,
Le raisin mûrit.

13. Mind/ in.n pouèr — S ts vie bquèr.

Mange une poire — Si tu veux boire.
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14. You' è pyœ eje tchä :

Ls bon Du' pyint sè-% à.

You Ml pleut, il fait chaud:
Le bon Dieu plante ses ails.

15. L'avouin.n dì moue d'evri
S'a pô le prou d bèrbi.

L'avoine du mois d'avril,
C'est pour la «proie»1 de brebis.

16. Vouin.ny ton bye din lpota
et ton squel din lpoma.
Sème ton blé dans le pot
Et ton seigle dans la poussière.

17. Vïn tyri din se snin.n

Ls bye k ts voue an grin.n
Viens moissonner dans sept semaines

Le blé dont tu vois les épis.

18. S ts l vouin.ny an le Sin-Lquèdjf,
Ton bye sré bïn Iquedjf.
Si tu le sèmes à la St-Léger,
Ton blé sera bien léger.

19. Stu k bràl son etrin
Brœl etq son pin.
Celui qui brûle sa paille
Brûle aussi son pain.

20. Fra mê, tchä djuïn,

emquin.nan pin e vïn.

Frais mai, chaud juin,
Amènent pain et vin.

2i. In.n malïn.n Jan.n
Bèy di sélri an son-n an.n.
Une femme maligne
Donne du céleri à son mari.

22. Be som de Rom,
Tchin.n dschu lé fouè.

Belle soirée des Rois,
Chanvre sur les toits.

1 prou", «proie», troupeau; roudj prou, bêtes à cornes et chevaux; byintch prou7,

chèvres, porcs et moutons.
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23. Ls tchin.n de Rògàsyqn

Ss tre è krœpelqn.

On doit se mettre à croupetons
Pour arracher le chanvre des Rogations1.

24. Ss fi bot di le

Té tchô sarin grè.
Si tu y mets du lard
Tes choux seront gras.

2 5. An djuiye è an-n 0,

Ne Jan.n, ns tchô.

En juillet ct en août,
Ni femme ni chou.

26. Rev ou tchô,

In.njquè à Jon di kò.

Rave ou chou,
Une fois au fond du cou.

27. S'è ii pyè p an djinvrf
Tpè kôt'e ton dyni'.
S'il ne pleut pas en janvier
Tu peux étayer ton grenier.

28. Vquèdj di Jquinpo ton tchvâ

S Jœvrf à sa è tchä.

Garde du foin pour ton cheval
Si février est sec et chaud.

29. An le Sin-Médl,
Le Jâ ä pri.
A la Saint-Médard,
La faux au pré.

30. Pr> dbèljéy
Sin nstéy2.
Pas de belle fille
Sans taches de rousseur.

31. Squèsy tes rievat

Tyin k f ô le Jalat.
Sarcle tes navettes
Quand tu ois les fauvettes.

1 semé un jour des Rogations. — 2 nstéy, s. f. lentille, tache de rousseur. On dit:
un nstéy, mais le ntcy, une lentille, la lentille.
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32. Bel djouin.n ne'de Rque
è T ou'rdjs krä chu l touè.

Belle journée des Rois
Et l'orge croît sur le toit.

33. Vouin.ny te pouè

An le Sìn-Djò^è.
Sème tes pois à la Saint-Joseph.

34. A mouètan d'o.

Le pouè an dò.

Au milieu d'août,
Les pois en gousse.

3 5. Pyint-ms tö ,pyint-ms té,

Dvin l mojfe d mé i n tri'dre1.
Plante-moi tôt, plante-moi tard,
Avant le mois de mai je ne germerai.

36. Pésse le Sin-Lou'rqn,
Ds vquèyrië èl â grò tan.
Passé la Saint-Laurent,
De rentrer le regain il est grand temps.

37. Pantkòt sin souèlgrsne

Sriedj in.ns krouy an.ne.
Pentecôte sans seigle en graine
Présage une mauvaise année.

38. Be è sa moue de djinvrf
Ranpyiâ tyev è soif.
Janvier beau et sec

Emplit cave et «solier».

39. S'è pyœ an le Sin-Filip,
Vœ ls v'ech'e, vœd le pip.
S'il pleut à la Saint-Philippe,
Vide le tonneau, vide la pipe2.

40. Ne bon vïn, ns byin pin,
S'è djal èpre le Sin-t Urbin.

Ni bon vin, ni pain blanc,
s'il gèle après la Saint-Urbain.

1 II s'agit de la pomme de terre. — 2 Ancienne mesure dc capacité; grand
futaille.
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41. Bquè ton vïn — An le Sïn-Mètchïn
è pœ lêch aie l'âv à Mlïn.
Bois ton vin à la Saint-Martin
Et laisse aller l'eau au mouUn.

42. {Loun) «Lèvqué vè-t? — è Kquétchmètch.

Kquèjer? — etchté ïn sou rUh an not vetch is.

(Plaisanterie) «Où vas-tu? — A Courtemaîche.

Quoi faire? — Acheter un jupon à notre vache».

43. T'é dj vu in bon bu

ZRindji' an le tchèru?

As-tu déjà vu un bon boeuf
Ruminer à la charrue?

44. Souèyq bïn lève, — Koulqu bïn panne,
Fsmi" bïn jri^fe, — Bèchat è mèrye.
Seau bien lavé, — Filtre à lait bien torché,
Fumier, bien tressé, — Filles à marier.

45. ïn tchè k n'a p èvu voulè

Ns pore djmè bïn réte1.

Un chat qui n'a pas été volé
Ne pourra jamais bien «rater».

46. Bé tchè è gròjsmf
è mètr2 d'ïn bon grindjf.
Beau chat et gros fumier
«A maître» chez un bon grangier.

47. Moi/ djan.n è vi" d tchsvâ

Rèwquin.nan l pin an l'ôtâ.
Mort de femme et vie de cheval
Ramènent le pain à la maison.

48. ïn tchvä Ifeyi" n'é jät ns d dyid ns de brid.
Le cheval donné n'a besoin ni de rênes ni de bride.

49. Ls tchvâ e -% œy viron
à tó rrietchin vou to bon.

Le cheval aux yeux vairon
Est tout méchant ou tout bon.

50. Pu l bquéfcha san,
Pu lé tchfvrs Tinman.

1 rete, «rater», prendre les souris. — 2
e mìtr, «à maître-, au service d'un maitre.
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Plus le bouc sent,
Plus les chèvres l'aiment.

51. S'a in.n nas ds tchïn :

Le tyèny è l mêtïn.

C'est une noce de chien:
La cagne et le mâtin.

5 2. Tyin k fe Vàdè1 jrin l bïn

Le li'vr vlan pquèr lé tchïn.

Quand les Vâdais feront le bien
Les lièvres prendront les chiens.

53. el an-n ê èchjât k'ïn lou d'in.n tyinpin.n.
Il en a aussi besoin qu'un loup d'une clochette.

54. è n'é djme vu ïn lou patì chu in.n pfr an bô.

Il n'a jamais vu un loup péter sur une pierre en bois.

5 5. Di tan k l'ènye bel le tchfvrs tchinpquèy.

Pendant que l'agneau bêle la chèvre broute.

56. Le jouy* è Fechat son an dà â mquê d'èvri.

La brebis et l'abeille sont en deuil au mois d'avril.

57. Desavr ïn moton din ïn.n bquèrdjsrf3.
Déconnais un mouton dans une bergerie.

5 8. An Tèsansyqn, tyuey è moton.

A l'Ascension, nappe et mouton.

59. èl à èdrquè d se min kman ïn pou d se kou'.

Il est adroit de ses mains comme un porc de sa queue.

60. èl é le maledi' diptò :
è mindjrè bïn in.n djsrin.n.
Il a la maladie du putois :

il mangerait bien une poule.

61. Malpstq, mind/ stu k'an-n-â le kà\
Satané putois, mange celui qui est fautif!

62. Le rety in mindjf Tanbrqy.
«Les souris lui ont mangé le nombril»,
dit-on d'un enfant malchanceux.

1 Vadais, habitant de la Vallée de Delémont et du Val Terbi. — 3 Fou3), brebis;
de nos jours, on emploie plutôt le diminutif jou'yat, brebiette, brebis. — 8 houèrdjorii

s. f. ou bouèrdj s. f. ou bndji s. m. bergerie.
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63. Pokquè â-s ks ls rnè n vœ p ds mf?
Pourquoi est-ce que le renard ne veut pas de miel?1

64. Le fenfr ria djmi â sorouèyysvin.
La tanière n'est jamais exposée au soleil levant.

6 5. Tonjtf, brslu, trak fe rèt èva le rqu d mon tyu
Tondu, bigle, chasse les souris aval la raie de mon c

crient les enfants aux cens fraîchement tondus.

66. Mon.ni'r à dvin l'œ :
An sron bïnto an dà.

Taupinière au «devant-huis»:
Deuil imminent.

67. An mé, an-n èvri, — L'òje fé son ni,
Ss s n'a le pêdri.
En mai, en avril, — L'oiseau fait son nid
Si ce n'est la perdrix2.

68. An le Sïn-Djin
L'òjé pi' son tchin.

A la Saint-Jean
L'oiseau perd son chant.

69. An rkquin.niä l'òje ai son tchin,

An son pèle l'an.ns mitchin.

On reconnaît l'oiseau à son chant,
A son parler l'homme méchant.

70. S'a fe kqu ks je l'òjé.
C'est la queue qui fait l'oiseau.

71. An.n sin èsòt3, sin èvri*,
S'ä l'òjlq sin ni.

Homme sans abri contre la pluie et le vent,
C'est l'oiselet sans nid.

72. è grul kman in.n djsrin.n k'â-t-èvu tnipè l'ey.
Il tremble comme une poule qui a été tenue par l'aigle.

73. èl ä kman l'ey è kqu jquértchf :
è n prati p ds bèbqurqt.
Il est comme le milan: (ou aigle à queue fourchue)
il ne prend pas de moucherons.

1 II y a de nombreuses variantes de ce dicton: pourquoi le chat ne veut-il pas
de lard? etc. — 2 Perdrix est du genre masculin, dans ce patois. — 3 èsòt s. f., abri

contre la pluie. — 4 èvri, s. m. abri contre le vent.
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74. èl ä vi è mètnf kman in.n èlquat.

Il est vif et marinier comme une alouette.

7 5. Stu k vè è le tchès — Tu le bègès :
Celui qui va à la chasse — Tue la bécasse.

76. An le Sin-Djqu'rdj,
Le kqu'y din /' cu'rdj.
A la Saint-Georges,
La caille dans l'orge.

77. èl è di djè kman in.n tchuat tchu ïn m}rtchs-binl.
Il a de la façon comme une chouette sur un bahut.

78. ïn u ds tchuat ns bey ps ïn pédri.
Un oeuf de chouette ne donne pas une perdrix.

79. Ls be'tan riâ p Iquin
S le tchuatycetch à sorquey nfœsin.

Le beau temps est proche si la chouette hulule
au soleil couchant.

80. Ls pœ tan s'an-n adrè

Tyin k le tchuat jcetchsré.
Le mauvais temps s'en ira
Quand la chouette hululera.

81. «Di byè — / àvre, — Ds l'ourdj, — è grin-fquch,
Ds l'avquin.n, — è grin-pquin.rf.
Du blé, — Je pondrai, — De l'orge, — A grand'force,
De l'avoine, — A grand'peine.

82. Lechs pf jer le djrin.n :
fô vou fe, el bakôtré.

Laisse seulement faire la poule :

tôt ou tard, elle picorera.

83. Bçchaf évid/ouïe' — Paré son-n èvoulf.
Fille qui se pavane3 — Prendra son essor4.

84. U' l'cetch, gfech djsrin.n
Oeuf sans coquille, poule grasse.

8 5. Le pusïn dì mojjè d'èvri
Son pu sa ks dé tchsvri

Les poussins du mois d'avril
Sont plus secs que des cabris.

1 ou crtcbs-bin, bahut servant de banc — 2 C'est ce que chante la poule.— 3 Qui
se pavane comme une poule. — 4 Se mariera bientôt.
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86. Le pusïn di moue d'à

N'in djmi ls darf syq.

Les poussins du mois d'août
N'ont jamais le c clos.

87. Tchètran U pou, vquèdjan Te poulq.
Castrons les coqs, gardons les poulets1.

88. Le dj'rin.n ka sgrèt :
Ts sré mò kman in.n rèt.

La poule se gratte :

Tu seras mouillé comme une «rate»2.

89. è pyœ, le djrin.n âjà :

Di bi tan fè ton dà.

Il pleut, la poule reste dehors:
Du beau temps «fais ton deuil».

90. Adjd òe ïn.n u
Va ma ks dmin ïn bu.

Aujourd'hui un oeuf
Vaut mieux que demain un boeuf.

91. ijDsviJ) è n'é 11s kou', ns tyu
Min pœ j'êr kqu è tyu.

(Devinette) Il n'a ni queue, ni cul
Mais peut faire queue et cul3.

92. An n van p ïn u k n'a p ankqué ôvè.

On ne vend pas un oeuf qui n'est encore pas pondu4.

93. ë-\ âdyins, ts dyinn.y in.n djsrin.n è pœ tpi'' in.n jou'y.
En justice, tu gagnes une poule et tu perds une brebis5.

94. T'é kman le nouer djsrin.n t vœ edé étr ls pramij'.
Comme la poule noire, tu veux toujours être le premier
(avoir la préséance).

9 5. Djsmi bon pou n'â-t èvu grè.

Jamais bon coq n'a été gras.

96. titra propra kman pan.n-tyu
Ks pan.rië se djrin.n â tyu.
Etre propre comme Torche-cul
Qui torchait sa poule au cul.

1 C'est ce que chantent les poulets. — 2 rèt, s. f. souris. — 3 L'oeuf. — 4 et :' Il
y a de nombreuses variantes de ces deux dictons.
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97. «K f uvf â Ion», tchint la pou di kopou.
«K' èl ä kgué», répon stu di mon.nf.
« Que l'hiver est long», chante le coq du bûcheron.
« Qu'il est court», répond celui du meunier.

98. T'ê kman lpou d le Lômin.n :

pu k f èvins, pu k ta rtycel.

Tu es comme le coq de la Lomenne:1
plus tu avances, plus tu recules.

99. Vè è djoué kman lé djrin.n,yav kman le kra,
t va vnì è san-t an.

Va à juc2 comme les poules, lève-toi comme les

corbeaux, tu deviendras centenaire.

100. è pyœvré djunk è damain :

Le kra k rèlqn an voulin.

Il pleuvra avant demain:
Les corbeaux croassent en volant.

1 o 1. Vê l sïntya d'èvri,

L koukqu tchint mou' ou vi.

Vers le cinq avril,
Le coucou chante mort ou vif.

102. Tyink l'avquin.n à epye'

L koukqu à egajlê.

Quand l'avoine est épiée
Le coucou est égosillé.

103. La koukqu dou din se majori3

Tyin k' èkmqns le jquinnêjqn.
Le coucou dort dans sa maison
Quand commence la fenaison.

104. T'ê kman l koukqu,
Ta di èdé l min.m (ou di minni)
Tu radotes comme le coucou.

105. Koukqu di bd, — It kqp la kò
S ta n ma tchint pa* — kôbïn k'i ê ankqué è vivr.
Coucou du bois, — Je te coupe le cou
Si tu ne me chantes pas — Combien (d'années) j'ai
encore à vivre.

1 La Lomenne, ferme située en amont de Saint-Ursanne. — 2 Va se percher le
soir, va se coucher. — 8 II ne chante donc plus. — 4 Variante: Ss td nyi p din ton
Ihr, si tu ne lis pas dans ton livre.
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106. L'èlonbraf vqul è re% da tfr
èdu le pousfr
L'hirondelle vole au ras du sol:
Adieu la poussière

107. Na tyarqn pu d'èvri,
L'èlonbrqt je son ni.
Ne cherchons plus d'abri,
L'hirondelle fait son nid.

108. S feyïn.nqt ns tchint ps bïn,
èl mu^ d'ntin pu.
Si la linotte ne chante pas bien,
elle réfléchit d'autant plus

109. S fe myel1 syqtr èvin le nçtrs — dèm de mârs-èl ss

rkquèj che snin.11 de tan.
Si le merle siffle avant la Notre-Dame de mars
il se tait de nouveau durant six semaines.

1 io. è vä mœ lpésrè din le tyes

k ls rèmf anson fe pes.

Mieux vaut le passereau2 dans la casserole

Que le pigeon ramier au haut de l'épicéa3.

ni. Rôt ds jqn.1i, prou d'qu'y, an n fô pu.
Troupe de femmes, troupeau d'oies, «on ne s'entend

plus ».

112. T'ê kman le byintch ouyat,
Sts n'é p mä an l'alqt.
S'a an le tchinbqt.
Tu es comme le blanc oison,
Si tu n'as pas mal à l'aileron
C'est à la jambette4.

113. S'a l kra k vore nquèchi l'èdyès.

C'est le corbeau qui voudrait noircir l'agace5.

114. T'ê kman l'èdyès :— byin kman pet6,
Noue kman rèt.
Tu es comme l'ap-ace: Blanc comme chiffon,
Noir comme souris.

1 Merle est du genre féminin dans ce patois. — 2 Le moineau. — 3 oxsjuat, s. f.

— 4 et5 II y a nombre de variantes de ces dictons. — " pet s. f. ougouèy, s. f. guenille,
chiffon.
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115. Magri lé kolqn, an vqun.ny to lê-^an.

Malgré les pigeons, on sème tous les ans.

116. Ls vouin.nyqu ss ri dì rósinyólq ksy syòtr sin rat :
«Ts vouin.ny, ts vouin.ny, ts vouin.ny din le prey».
Le semeur se rit du rossignol qui lui siffle sans trêve:
«Tu sèmes, tu sèmes, tu sèmes dans le pierrier».

117. Stu k n'é djm'ê mindjf d van.nat
Ns kouinnyä p li bouin.n gôlèyat.
Celui qui n'a jamais mangé de vanneaux
Ne connaît pas les bonnes petites bouchées.

118. Li sèrpqn ss n mòtrqn p qntrs lé dou Dèm.
Les serpents ne se montrent pas entre les deux
Notre-Dame1.

119. / in.mrò ètin vour in tê-rêmi
Vou tôt vàd mè mé ks

J'aimerais autant voir une salamandre tachetée
Ou toute vide ma huche que .2

120. ïn vip'êr3 riè kouin.niu ns per, ns mèr.

Une vipère n'a connu ni père, ni mère.

121. èl à vi kman ïn ba din l mou s.

Il est vif comme un crapaud dans la marmelade.

122. Ssriedjf ls tan, — Di prsmf ä dsrf tan
Kman le krâlqf- — Din se bótouèyqt.

Présager le temps — Du printemps jusqu'en automne
Comme la petite grenouille verte — Dans sa petite
bouteille.

123. èlpœ rpétr di'ch qn.n d'èvq in.n
rin.11 è poê èl an dmouér ankquê.

Elle peut régaler dix hommes avec une
grenouille et puis il en reste encore.

124. Sóli pquêtch tchins ke ds ranskontfë,
in.n rin.11 d'äv5 ou d tchitft.
C'est un heureux présage de rencontrer
une raine ou une reine.

1 d'août et de septembre. — 2
que d'agir ainsi etc. — 3 Vipère est, dans ce patois

du genre masculin. — 4 ou grijer, s. f. — 5 raine (d'eau) ou grenouille. — 6 reine

(de château, de palais).
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125. Di bèrbè mindj la drin, dì tchavojfin.rië} fmouètan,

di bquètcha le kqu3, d le fret tó l kqu
Du barbeau mange le devant, du chevaine le milieu,
du brochet la queue, de la truite tout le corps.

126. èl â kman le kqrp : è n va na pari ns mèri.
Comme la carpe il ne pourrira, ni ne mourra.

127. Po d le gruqt — Ds bèrbqt
Le lojjètchou vandrè se tyulat.
Pour du foie — De lotte
Le gourmand vendrait sa culotte.

128. Ls sèt-œy ssrè ïn mëtr ks vquèrè syë.

Le «sept-oeils»2 serait un maître qui verrait clair.

129. è y é motèl d'âv è motèl de mura.
Il y a «môtelle» d'eau (loche) et «môtelle» de murs.
(belette) Ne confondons pas).

130. T'ê kman st Ci.tr, ts mindjrq bïn d'l'qnbr an l'èlonbr.

Tu es comme «l'autre» (le quidam):
tu mangerais bien de l'ombre (poisson)
à l'ombre (d'un arbre etc.).

131. S'ïn djtun mu è y vœ mari in.n djan d l'ôtâ.
Si un essaim (d'abeilles) meurt
il mourra un membre de la famille.

132. Lë-% ëchqt ks pouêtchan anvf
S'an vin bïntq d pidi".
L'essaim d'abeilles envié

Dépérit bientôt.

133. La djtun di mquè d mê

Va l mquèyou ds tè vi.
L'essaim du mois de mai
Vaut le meilleur de tes veaux.

134. Le pyœdj di mquè d'o
S'a di mf è di mò.

La pluie du mois d'août
C'est du miel et du moût.

1 ou d le tchavouin.n, de la chevaine, (chevenne ou chevesne). — 2 La lamproie
(elle semble avoir sept yeux).
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135. Le grò brondqri èpquêtchqii

d métchin.n novel2.

Les gros bourdons apportent de mauvaises nouvelles.

136. èl â kman l km y — bou^è — è si bot chu l te

Il est comme le bousier
Il s'y met (à l'ouvrage) sur le tard.

137. S'a dêjè^yôl ds le Tchâ d Fon3 :
ïn rin, ïn dò ; ïn dò, ïn grin ; ïn grin, ïn vf.
Ce sont des haricots de la Chaux-de-Fonds :

un rameau, une gousse; une gousse, un grain;
un grain, un ver.

138. Le tchnêy vi d se jây,
la prêt de son-n âtë.

La chenille vit de sa feuille, le prêtre de son autel.

139. Le truat ê dou', kètr vou mil pet.
La «truat»4 a deux, quatre ou mille pattes.

140. Lé tyityrë n nò pityan p la tchâtqn
S'an mindj dé mâf è Karimantrqn.
Les moustiques ne nous piquent pas en été

Si nous mangeons de la bouillie le jour du Mardi gras.

141. Le griyq k tchinfan

Sriedjqn la metchiß tan.

Les grillons qui chantent
Annoncent le mauvais temps.

142. Tyin Man tu in.n vquëpr èl an vïn
sèt po l'antère.
Quand on tue une guêpe
Il en vient sept à son enterrement.

143. An.rie d kinkquèdj, an.ne d boubq.

Année de hannetons, année de garçonnets.

144. L tchavà d'qu'6 pouétch è bouèr a bon Du
Le «cheval d'or» porte à boire au bon Dieu.

145. Le koudrif voulôtqn,

Damin èjré bi tan.

1 ou bouédjon, oufrondon. — 2 novi s. m. s. nouvelle fraîche, novels, f. pi. nouvelles

(d'un absent etc.). — 3 ou Tchâ, chaux. — 4 Truat, jeune putain, jeune truie ou
cloporte. — 5 ou pepe, bouillie. — ° Le scarabée doré. — "' Les libellules.
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Les «couturières» voltigent,
Demain il fera beau temps.

146. In.n èrt ks voulqt, la squè, à di touê d no,,

sriedj k'ïn-11 anvèlf vsrê l landmin.

Un petit papillon blanc qui voltige, le soir, autour de nous,
annonce qu'un visiteur viendra le lendemain.

147. Le bèbou'rqf pichqn
Les moucherons pissent, dit-on quand il tombe
quelques gouttes de pluie.

148. es Ifetfe bïn pô four d'in.n mqii'tch,
dit-on de quelqu'un à l'humeur combattive
Il se battrait bien pour le vent d'une mouche.

149. è n'ijäp dir k le mou'Uh â nouer

II ne faut pas lui dire que la mouche est noire1.

150. An le Sin Simon

In.n mqutch va ïn kolqn.

A la Saint Simon,
Une mouche vaut un pigeon.

151. Lì mon'tch ds Nä — Vä bïn ïn vilq.
La mouche de Noël — Vaut bien un petit veau.

152. S lé mqutch dinsqn an djinvrf
Rëprindj toiijquin â soif.
Si les mouches dansent en janvier
Ménage ton foin au «solier» (fenil).

153. S'ïn byin pèprq vïn din l'ôtq ts

srê bïntô prouèyf ê nas.

Si un papillon blanc entre dans la maison,
tu seras bientôt invité à une noce.

154. S ts voue ïn pavquèyà,

Projfey po stu k fé an dà.
Si tu vois une phalène2,
Prie pour celui dont tu portes le deuil.

155. Le byâfë èmqu'rs l'an.n è ls fchë^â le irèt.
La beauté «amorce»3 l'homme et la larve de

phrygane4 la truite.

1 Se dit d'une personne irrascible. — ~ ou un grand papillon de nuit,
attire. — 4 Variante: h tr'in.n-bœtch, le «traîne-fétu», la larve de libellule.

Schweiz. Archiv f. Volkskunde XLVI (1949) 2
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156. Bouin.11 our, le pquy ä tyu, le ju ddìn!
«Bon vent, les poux au cul, le feu dedans!»
dit-on quand il vente.

157. T'ê dj vu ïn ròlqu sin byin-pqiiy
As-tu déjà vu un vagabond sans poux blancs?1

158. Dé pquy, dé lan — Ton per le pran,
Tè mir le van — Kètrs so l san.

Des poux, des lentes! — Ton père les prend,
Ta mère les vend — Quatre sous le cent.

159. Ls ju" nò déviée ch de djnqtch è dé pus
Que le feu nous délivre des sorcières et des puces

160. Pus chu le min,
Nove dsmain.

Puce sur la main, — Nouvelle demain.

161. è y ê svan bïn defyon — k pityan pu k dé téjyqn.
Certaines paroles blessantes piquent souvent
plus que les punaises.

162. S in.n bèbou'rqt Is pity è krè k s'a ïn fevin.

Si un moucheron le pique il croit que c'est un taon.

163. Tèvin, feviß, pejà di bò

è vè pity'ê ls bu chu l dò.

Taon, taon, pars hors du bois
Et va piquer le boeuf sur le dos.

164. Sät, sät, satre, — Djunk â tchêfë dë-% Uè.

Saute, saute, sauterelle, — Jusqu'au château — D'Asuel2

165. Lé sinsu' n son p tut din lé-^ etin.
Les sangsues ne sont pas toutes dans les étangs.

166. èl ä kman l vqjfermêche3,

è nyu k le nà.

Il est comme le ver-luisant,
il ne luit que la nuit.

167. L'échtrègq4- èriv an Te Sin-Mètchïn
èch tò k le li'vr.
L'escargot arrive à la Saint-Martin
aussitôt que le lièvre.

1 Poux de corps. — 2 Village ajoulot. — 3 ou vù-syêra. — 4 ou ym'és, ou kbkréy.
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168. S le ymès sa sivqn jœ
Di b'ë tan jè ton dà,
Si les limaces1 rampent dehors,
Du beau temps fais ton deuil.

169. «So k s'a d'êtrs vi» k' dye leymès,
k'evi bote ïn.n sanin.n po s trïn.rie â

kapirqn d'in.njuqt2.
«Ce que c'est d'être leste»! disait un escargot
qui avait mis une semaine pour se traîner
jusqu'à la cime d'un épicéa.

170. è mindjrè bïn de kókrêy d'qv3.

Il mangerait bien des «escargots d'eau»,
des coquilles d'eau, dit-on d'un goinfre.

171. Tïn-t louin dé vivr* — Sa i fin ds vivr.

Eloigne-toi des vouivres — Si tu tiens à la vie.

172. Bèrbsrat5, bèrbsrqt, pran ton sètchq
è pœ vè-t-an d le san6 k'i m va mèrye.

«Coccinelle, coccinelle, prends ton sachet et puis
va-t-en du côté où je me marierai»,
disent les jeunes gens à la bête au bon Dieu.

173. Roudj lòvff, — Grij nfetrie : — Bel djquin.ne'.

Rouge soirée, — Grise matinée: — Belle journée.

174. L'èrbque di mètïn

Bot ls vqueyèdjqu an tchmïn.

L'arc-en-ciel du matin
Met le voyageur en chemin.

175. An.rie d kiiikouëdj1
Anne' d'i'rba vouèdj.

Année de hannetons,
Année d'herbe verte.

176. Le tchfvra d'ïn pquar qn.n kravrè putq ka

La chèvre d'un pauvre homme crèverait plutôt que .8

177. èprê le djale" — Le lève'.

Après la geleé — La «lavée»9.

1 ou les escargots, ou les limaçons. — 2 ou fyat. — 3 moules d'eau, anodontes,
«huîtres d'eau douce». — 4 vivr ou vouivr. — 5 ou bit ä hon Du3. — " côté est du

genre féminin. — 7 ou kinkon'n, ou kinkou'n, ou ty'êv. — 8 que... je fasse cela ete.

— 9 la pluie.
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178. Té kolqn k rantran te :

Bt tan tò vou fe.

Tes pigeons rentrent tard:
Beau temps tôt ou tard.

179. Tê fchfvra ka s tàrqn :

Vquèsi le metchin tan.
Tes chèvres se cossent:
Voici le mauvais temps.

180. Gros mon.nfr ka s bousan

Sriedjqn ïn bïn pà tan.

Grosses taupinières «se poussant»
Annoncent un bien vilain temps.

181. Le brâl-kçu' rìtqn din lé fera :
Ds fèsofê dsmquérs prâ.
Les hoche-queues courent dans les fossés:

De t'abriter1 reste prêt.

182. Lé fchâve-sri2, s sâvan di pà tan

Tyin k din lé mâjqn èl antrqn.
Les chauves-souris se sauvent du vilain temps
Quand elles entrent dans les maisons.

183. Le ptêt echqt pityqn kman le gros.
Les petites abeilles piquent comme les grandes.

184. Tyin k'è pyà an le Sin-Medè
S'an ii bquè p ds vïn an mindj dì li.
Quand il pleut à la Saint-Médard
Si l'on ne boit pas de vin on mange du lard.

185. La lou mindj stu k sa je mótqn.

Le loup mange celui qui se fait mouton.

186. Lé tchïn k'èbèyqn n mquêrdjan p.
Les chiens qui aboient ne mordent pas.

187. S'ä le djrin.n ka rei k'é óve3.

C'est la poule qui crie qui a pondu.

188. S'a l'ou'y ka rei k'é rsi kak.
C'est l'oie qui crie qui a reçu le coup.

1 de t'abriter de la pluie. — 2 Dans ce patois, chauve-souris est du genre
masculin. — 3 Ce dicton a de nombreuses variantes. Voir le No. 188.
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189. L'òje k voulót dsviii nò ns sriedj ran d bon.

L'oiseau qui volete devant nous ne présage rien de bon.

190. A11 le Sin-Mètchin, — Le vetch âyïn.
A la Saint-Martin, — La vache au lien.

191. Lë-% f mindjf ls djoué di Grin- Vârdi
bèyan l grò ko1.

Les oeufs mangés le jour du Vendredi saint
donnent le goitre.

192. S'è tquin.n â mquè da mé

Le vètch bèyrê di lèse.

S'il tonne au mois de mai
La vache donnera du lait.

193. S'è pyè la prsnff de mê

Ts pi' le mquètf dì lèsi.

S'il pleut le 1er mai
Tu perds la moitié du lait.

194. Tyin k lé pusnqt ôvan an van li véy djsrin.n.
Quand les «pussines»2 pondent on vend les vieilles
poules3.

195. è va mari in.n djan d Tòta s fe tchuat rël4- dff le mâjqn,
s'in.n djsrin.n tchint le pou, fan n se vquèdjé d noue pou.
U mourra un membre de la famille si la chouette
hulule derrière la maison, si une poule «chante le coq»5,
si on ne peut élever de coqs noirs.

196. A11 bèy se tchins fan bey da se grin.n dajè^yp'l dvin k d'an.n

èvquè vouin.nyf po lu6.

On «donne sa chance» si on donne de sa graine de

haricots avant d'en avoir semé pour soi.

197. ï.n-11 u' d Nâ, k'an vquèdj din d'fe vquèt prè^èrv ïn-n an

dtan di ju di si"1.

Un oeuf de Noël conservé dans de l'ouate

préserve durant une année de la foudre.

198. L'anfan.nur d'in.n métch sa de mindjf lèvquê

fâ k'èl â-t èvu

1 Le «gros cou», le goitre. — 2 les poulettes. — 3 Ce dicton a de nombreuses

variantes. — 4 ouyn-fch, hulule. — 5 chante comme un coq. — ° Litt, «pour lui»

pour soi. — ' Litt, feu du ciel.
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L'entamure d'une miche (de pain) doit se manger
où elle a été cuite.

199. Dvin ks d ls vqndr, è jâ
ïn grin d sa din l lèsi.

Avant de le vendre, il faut jeter
un grain de sel dans le lait.

200. ïn grin d sä din l squèytq-trèrq anvquèdj

li vetch ds ferì.
Un graine de sel dans le seau à traire
empêche les vaches de tarir.

201. S ls sqtre rei an sèptqnbr
N'ètchsf ps d byè po la rvandr.
Si la sauterelle crie en septembre
N'achète pas de blé pour le revendre.

202. T'ê dj vif lèjqiiy ss konjésè ä lou?

As-tu déjà vu la brebis se confesser au loup?

203. òta sin l afnq, — Byasnf sin byasna.

Maison sans enfançon — «Blessonnier» sans petits
«blessons»2.

204. An.rie3 d djale, — An.nf dbyi.
Année de gelée, — Année de blé.

205. Mêje è trœtchf — Sô k'èvri é squètchi

Mai fait pousser par touffes — Ce qu'avril a séché.

206. Tyin k le rq's lin.nyu
Ns mu^ps an tejru.
Quand luit la lune rousse,
Ne pense pas à tes fruits.

207. S fe sas3 syœrq, — Ls rêjin mévurq.
Si le saule fleurit, — Le raisin mûrit.

208. S la mqife d mars à tchâ è sa

è ranpyâ tyuv è bôsai.

Si le mois de mars est chaud et sec

U remplit cuves et tonneaux.

1 Ts n'é djrne vu, tu n'as jamais vu — 2 Poirier sauvage. — Sans petites
poires sauvages. —3 Saule, dans ce patois, est du genre féminin. — 4 ou vichi, véchla,

bos, basa, tonneau, tonnelet.
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209. L tquin.ner dì morie ds djufn
An le vouin.nyf\ dì bïn.

Le tonnerre du mois de juin
Est favorable aux céréales.

210. Pò d nàiéy, pò dyin.
Peu de noisettes, peu de glands.

211. An le Sin-Lou'rqn, ls bò pyqk ds krâtr.
A la Saint-Laurent, le bois cesse de croître.

212. Le nquè k tchouè an fàvrf,
Le djrin.n l'anpquéjch d'èvô si pi'.
La neige qui tombe en février
La poule l'emporte avec ses pieds.

213. Ns vè d'èvô ïn-n en ks s fé äty è pouetche.

Ne va avec un âne que si tu as quelque chose à porter.

214. Sev, s'ëv, kman le rèo,

Vi/, vir, kman ls mlïif.
«Sève, sève», comme la rave,
Tourne, tourne, comme le moulin.

215. L'an.në' srê bquin.n

S'an nôvembr è tquin.n.
L'année sera bonne
Si en novembre il tonne.

216. Meriedjs ton-ii ëtrin, grindji",
Ss li ba tchintân an djinvrf.
Ménage ta paille, grangier,
Si les «bots»2 chantent en janvier.

217. An tir tó sé k'anpà de v'ëy tchsvq3.

On tire tout ce qu'on peut des vieux chevaux.

218. An ii de p mouin.riê in.n roudj-bëf,
fe nœ, an son nòve mifr.
On ne doit pas conduire de nuit une bête à cornes
à son nouveau maître.

219. Tyin k le lin.n arjë chu l bu s'a

sïn.ny da mifchhf fan.

1 Formulette pour faire un sifflet. — 2 les crapauds. — 3 Ce dicton a plusieurs
variantes. — 4 bête à cornes au pelage rouge et blanc. — 5 «méchant) mauvais.
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Quand la lune «refait» sur le bœuf1
c'est signe de «méchant» temps.

220. Pô k'è n pœrëchïn p è jâ pyinfe
lê-% quin.nylq l Vàrdi-sin.
Pour qu'ils ne pourrissent pas, il faut planter
les ognonets le Vendredi-saint.

221. Le geratpyìnte dò lé bâsin2 jquêrtchqn èdé.

Les carottes plantées sous les Gémeaux «fourchent»
toujours.

222. An de pyinfê IÉpômat an far linn.
On doit planter les pommes de terre en «tendre» lune3.

223. Le tchyóni n krâchqn m n kravqn.
Les derniers nés ne croissent ni ne crèvent.

224. Ns syqtra pa din le kqt sa fêpavou ds vqur èrive l /ou.

Ne siffle pas dans la côte4 si tu as peur
de voir arriver le loup.

225. Tró ti d syqr le bòia tyin k le polin son fee.

Trop tard de fermer les caboulots quand les poulains
se sont enfuis (sont dehors).

226. e va pyàvr : le mènyïn son U.

Il va pleuvoir: les étameurs ambulants sont là5.

227. è va pyàvr tyin k li té, li ba vou

le rin.n in le pë squèteh.

Il pleuvra quand les salamandres, les crapauds ou
les grenouilles ont la peau sèche.

228. è va pyàvr s in.n èrin.ny tchouè

din le tnat de l'âv6.
U va pleuvoir si une araignée tombe dans la seule de

de l'eau (à la cuisine).

229. è pyàvrê s lé-% èdyès, lé djè, lë-% ey,
le bœjon, li van.nat, relan.

Il pleuvra si les agaces, les geais, les aigles,
les buses, les vanneaux, crient.

1 signe du zodiaque. — 2 ou dö lè~z afin, sous les enfants. Signe du zodiaque.

— 8 ou en jeune lune. — 4 dans la forêt d'une côte. — 5 sont arrivés dans le village.
— 6 ou souèy ds Päv.
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230. è pyàvré fan vouè le korou ds dvè d dò.

Il pleuvra si l'on voit la «courroie d'au-dessous»1.

231. è va pyàvr tyin k dou tchvâ s kômqn2.
U va pleuvoir lorsque deux chevaux
se mordent la crinière.

232. è pyàvrê tyin k le vètch rètnyqnyôt lèse.

Il pleuvra si les vaches «retiennent» leur lait,
(si elles en donnent moins que d'habitude).

233. Stu k tïti l'ïndyiy pè le kou n l'ép ankquê.

Celui qui tient l'anguille par la queue ne l'a pas encore.

234. ëkouértchs l'ïndyiy tyin k ts Tèrepalchi'.
Ecorche l'anguille quand tu l'auras pêchée.

235. S'àii-11 ä k vquin.nyqnyqt
byê tyin k Tour ns tir ps.
Ce sont des gens qui sèment leur blé

quand le vent ne souffle pas3.

236. Ï11-11 en ns trot ps lontan.

Un âne ne trotte pas longtemps.

237. Pu t tchèrdj ïn-n en pu k'è pquétch.

Plus tu charges un âne plus il porte.

238. Sin le tchvà li-r^ en ssrïnt monti pè le chir.
Sans les chevaux les ânes seraient montés par les

gens riches.

239. èl ä chi an le bquin.n Min.n iß ks trot.
Il est aussi naïf qu'un âne qui trotte.

240. è vä ma ïn bôké k'ïn roké.

Mieux vaut un bouvillon qu'un mauvais boeuf.

241. {Lotiri) «K'a-s ts ji, bquétchq?1

Tyu â-s ks fé di mon nom?»

(Plaisanterie) « Que fais-tu, bouc?

Qui t'a dit mon nom?»

242. Pu l bok â ve y pu son-11 ekou'11 â dur.

Plus le bouc est vieux plus sa corne est dure.

1 Cette «courroie» est un grand nuage noir, rouge aux deux extrémités. — 2 kom

s. f. crinière. — 3 Ce sont des avares. — 4 Diminutif de bok employé souvent pour
désigner un bouc.
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243. è son pu tchïn k bèrbi.

Ils sont plus chiens que brebis.

(plus sensuels que continents, plus méchants que doux)

244. An je è s betr lé tquêre, nyan p lé bèrbi.

On fait se battre les taureaux, non les brebis.

245. Dvin k ds mindjf lèjou'y ls lou

mindj ls bquèrdjf.
Avant de manger la brebis le loup mange le berger.

246. è n jâ p pidquèyf in.n bquér k'â bquétou^.

Il ne faut pas avoir pitié d'un canard boiteux.

247. «Kouè kouè — S'a le bquêfe, le rin.n è

U kra k dyan kouè».

« Quoi quoi — Ce sont les canards,
les grenouilles et les corbeaux qui disent quoi».

248. N'anvquèdjet ps lé dqb ds rir ns

lë-% ajn d'allé é sli'j.
N'empêchez pas les folles de rire ni les enfants
d'aller aux cerises.

249. Le vey tchè in.mqn bïn le ptêt rèt.

Les vieux chats aiment bien les souriceaux.

(Les vieillards aiment bien les jeunes filles).

250. S'a lì k ls mèrga ê ma ë grïnp
C'est là que le matou a mal aux griffes.
(Voilà le hic!).

251. Le vëy mèrga vquêtan èdé le rèt.
Les vieux matous guettent sans cesse les souris.
(Sens libertin).

252. Pu k'an dì : «Tiri !» an-n ïn Uhvâ pu k'è tir.
Plus on dit: «Hue!» à un cheval, plus il tire.

253. Forich ds tiri' an vïn rqs.
A force de tirer on devient rosse (Double sens).

254. S n'a p an chakin k'an je è rvsni

ïn tchvà êvadnë.

Ce n'est pas en claquant du fouet qu'on fait revenir
un cheval en fuite (ou épouvanté).

255. Ls tchvâ vè mquin vit ks l'èlonbrqt,
ks vè mquin vit ke Tour, ks vè mouin vit ks l'ëyuj.
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Le cheval va moins vite que l'hirondelle,
qui va moins vite que le vent, qui va moins vite

que l'éclair.

256. (Lou'ri) « T'ê ankqué anvf ds vni grò
Nian, fe tchi'vr ê mindjf l djâchon».

(Plaisanterie) «Tu as encore envie de grandir?
Non, la chèvre a mangé le «rejet».
(La question est posée à une personne qui se tient
debout, au lieu de s'asseoir.)

257. S'a kman in.n tchi'vr :

pu k ts tyudy aii-n èpouèr, mquin Mèi an si.
C'est comme une chèvre: plus tu «cuides» lui en
apprendre moins elle en sait (Il est sot).

258. Le tchi'vr k'é rprì li bôk.

La chèvre a de nouveau été saillie.

(Voilà une nouvelle sottise.
Fer ïn bok, commettre une sottise).

259. Ptê tchïn gros kqu'.
Petit chien, grosse queue. (Sens grivois).

260. I ri ifetch ps mon tchïn d'èvô dë-% indquey.

Je n'attache pas mon chien avec des saucisses.

(Je ne suis pas sot).

261. èl an-n é pu k'111 tchïn rian pà trïnrie tchu le yès.

Elle en a plus (de gorge) qu'un chien n'en

peut traîner sur la glace.

262. Tyin k'èy é d fe krsvur an-n in.n
fetch to li tchïn y ritqn.
Quand il y a de la charogne quelque part
tous les chiens y courent.
(Un mauvais lieu attire les hommes corrompus)

263. I sœ kman le true d le Bos, i rvïn an litan.

Je suis comme la truie de la Bosse,

je redeviens pourceau (je commets une sottise).

264. S'a in.n ta d pou :
èl pà duri" djiink an fe mori'.

C'est une toux de porc:
Elle peut durer jusqu'à la mort.
(C'est plus grave qu'on ne le pense).
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265. T'ê kman si soude k dye à vouere :
« T'ê èto prsdju ton squèya »

Tu me rappelles ce soldat qui disait au verrat: •

«Tu as aussi perdu ton schako?» (Tu es ivre-mort).

266. Le bon pou son mëgr.
Les bons coqs sont maigres.

267. Bénédicité, grèbàs â lèsi, — prquèyan l bon Du
k'è n'y an vnyàch pu.
«Benedicite», — écrevisses au lait, — prions le bon Dieu
qu'il n'en vienne plus, (d'autres convives à table).

268. (Davitf) «Ké dijrinsy ê-t-ê qntr ïn étyurœ è pœ ïn mér?

L'êtyurà mindj le piv è pà l mér la sèpïn».

(Devinette) « Quelle différence y a-t-il entre un
écureuil et un maire? — L'écureuil mange les pives
(cônes) et le maire le sapin»

269. è n ja k'ïn ko dpi' po rvquèche in.n fràmfr.
Il ne faut qu'un coup de pied pour renverser une
fourmilière.

270. èl ä kman le li'vr, è pi' le memorir an ritin.
Il est comme les lièvres, il perd la mémoire en courant.

271. Le lou n mindj djamê Tuvf.
Le loup ne mange jamais l'hiver.

272. Le myel è djqn bak é ètó ïn bak pojri kak.
Le (petit) merle à bec jaune a aussi un bec pour frapper.

273. Lë-% an.n tyàrqn fe byâtë kman lé moritch la sôrqriey.

Les hommes cherchent la beauté comme les

mouches le soleil.

274. To le-% òjé ka vnyqn di Pàtchèpqt riin pu d kqu'.
Tous les oiseaux qui viennent du Peuchapatte n'ont
plus de queue.

275. Le ptê l'òje rtyarqn èdéyôt ni.

Les petits oiseaux recherchent toujours leur nid.

276. An n pran p dori jojfe lé-% òjé din l min.m ni.

On ne prend pas deux fois les oiseaux dans le même nid.

277. T'ê kman l dinvquè : na gri, ns noué.

Tu es comme l'orvet: ni gris, ni noir.
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278. S'ä ïn-n ë%'ê k da bote kov'e.

C'est courir un risque (hasard) de faire couver des oeufs.

(Soyons prudents).

279. Lé-% ri n bèyqn ran s'è tquìn.n di
tan Min.11 djsrin.n kqv.
Les oeufs n'écloront pas s'il tonne pendant qu'une
poule couve.

280. (JLou'n) «Dâ v à-s ts vïn?

D vou Mail dëvq l toubq po ls rvôdr».

(Plaisanterie) «D'où viens-tu?
D'où l'on déroule le tabac pour l'enrouler de nouveau».

281. {Loti'ri) «Dà vou â-s ks f vïn?

D fe Faff vou s Man Jar lé pus».
D'où est-ce que tu viens?
De la Ferrière1 où l'on ferre les puces».

282. «S'a kman le fevin : s fan tu un èl an vïn di'ch

po tchinpê d Tâ-bnèt»2,

dit-on des importuns, des pique-assiettes. Ils sont
comme les taons : si on en tue un, il en vient dix pour
l'asperger d'eau-bénite.

283. «S'ait â d sé k ss poyqn èlonbrë

dsdq i11.11 jày ds tya»,
dit-on des petites gens (aux sens propre et figuré).
Ce sont de ces gens qui peuvent s'abriter
sous une feuille de tilleul.

284. Ta n sarò vqndr fe vètch è fe pê.
Tu ne saurais vendre la vache et la peau séparément.
(C'est une chose impossible).

285. Ns musy pœ â bàr dvins ks d'èvquè le tchi'vr.
Ne pense pas au beurre avant d'avoir la chèvre.

1 Village du district de Courtelary. — 2 J'ai cité plus haut une variante de

cette plaisanterie.
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Index des noms de saints, d'animaux, de végétaux, de lieux, de choses, etc.

se rapportant aux numéros ci-dessus.

Abeille 56, 132, 183.

Abri 71, 107.

Adresse 59.

Agace 113, 114, 229.

Agilité 121, 169.

Agneau 55.

Aigle 72, 73, 229.

Ail 14.

Alouette 74.
Amorce 155.

Ane 213, 236, 237, 238, 239.

Anguille 233, 234.

Année 7, 9, 37, 143, 175, 204, 215.
Anodonte 170.

Août 25, 34, 86, 118, 134.

Apprendre 257.

Araignée 228.

Arc-en-ciel 174.
Arrachage 23.
Ascension 58.

Asuel (château d') 164.

Audience 93.
Autel 138.

Automne 122.

Avarice 235.
Avoine 15, 81, 102.

Bahut 77.
Barbeau 125.
Beauté 155, 273.
Bec 272.
Bécasse 75.
Belette 129.
«Benedicite» 267.

Berger 245.

Bergerie 57.

Bête à cornes 218.

Beurre 285.

Bien (le) 52.

Bigle 65.

Blancheur 114.
Blé 16, 17, 18, 81, 201, 204, 235.
Boeuf 43, 90, 219, 240.
Boire 144.

Bois 211.

Bonté 49.

Bosse (La) 263.

Bouc 50, 241, 242, 25S.

Bouillie 140.
Bourdon 135.

Bousier 136.

Bouvillon 240.
Brebis 15, 56, 93, 202, 243, 244, 245.
Bride 48.

Briller 166.

Brochet 125.
Bûcheron 97.
Buse 229.

Caboulot 225.
Cagne 51.

Caille 76.

Canard 246, 247.
«Carême entrant» 140.
Carotte 221.

Carpe 126.

Casserole 110.

Castration 87.

Cave 28.

Céleri 21.

Céréale 209.
Cerise 5, 248.

Ciel 91, 96, 156.

Cime 110.

Chaleur 14, 20, 28.

Chance 124, 196.

Chandeleur 2.

Chant (des oiseaux) 68, 69, 108.

Chanvre 22, 23.

Charançon 137.

Charogne 263.

Charrue 43.
Chasse 75.
Chat 45, 46, 249, 250, 251.
Chauve-souris 182.

Chaux-de-Fonds 137.
Chenille 138.

Chevaine 125.
Cheval 28, 47, 48, 49, 217, 231, 238, 252,

253, 254, 255.
Chèvre 50, 55, 176, 179, 256, 257, 258,



Proverbes, pensées 31

Chien 51,52, 186, 243, 259, 260, 261, 262.

Chou 24, 25, 26.

Chouette 77, 78, 79, 80, 195.
Clochette 53.

Cloporte 139.

Crapaud 121, 216, 227.
Coccinelle 172.
Cochon 263, 264, 265.

Convive 267.

Coq 87, 95, 97, 98, 195, 266.

Corbeau 99, 100, 113, 247.
Corne 242.
Coucou 101, 102, 103, 104, 105.

Coup de pied 269.

»Courroie» (nuage) 231.
Course 270.
Courtemaîche 42.
Courtilière 146.

Cousin (insecte) 140.

Couvaison 278, 279.

Culpabilité 60.

Dégoût 119.

Dépérissement 132.

Dernier né 223.
«Dernier temps» (automne) 122.

Desssert 4.
Deuil 66, 154, 168.

Deux 276.

Devinette 268.

Dieu 14, 144, 267.

Disette («cher temps») 1.

Don 48.
Dureté 242.

Eau 41.
Eau bénite 282.

Eclair 255.
Ecrevisse 267.

Ecureuil 268.

Epi 17, 102.

Epicéa 110.

Escargot 167, 168.

Essaim 131, 133.
Etameur ambulant 226.

Etang 165.

Eté 140.
Enfant 203, 248.

Entamure 198.

Enterrement 142.

Envie 132.

Façon 77.
Faine 7.

Fauchaison 29.
Fauvette 31.
Femme 21, 25, 47, m.
Fenaison 103.
Fenil 38.

Fermier 46.

Ferrage 281.

Ferrière (La) 281.

Feu du ciel 156, 159, 197.
Feuille 6, 138.

Février 6, 28, 212.
Fille 7, 9, 30, 44, 83, 249, 251.
Filtre à lait 44.
Flocon de neige 151.
Fraîcheur 20.

Foie 127.

Foin 28, 152.

Folie 248.
Fossé 181.

Foudre 197.
Fourmi 269.

Fourmilière 269.

Frapper 272.
Fruits 3, 206.

Fumier 44, 46.

Garçonnet 143.
Geai 229.
Gel 40.
Gelée 40, 174, 204.
Gens (petites) 283.

Gémeaux 221.

Georges (Saint-) 5, 76.

Glace 261.

Gland 10, 210.

Gorge (seins) 261.

Goître 191.
Gousse 34, 137.

Grain 137.

Grangier 46.

Graisse 24.

Grenier 27.
Grenouille 122, 123, 124, 227, 247.
Grillon 141.
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Gris 277.

Guêpe 142.
Guides (rênes) 48.

Hanneton 143, 175.

Haricot 137, 196.
Hasard 278.

Herbe 175.
Heureux présage 124.
Hirondelle 106, 107, 255.
Hiver 97, 271.

Hoche-queue 181.

Homme 21, 69, 71, 123, 155, 176, 273.

Importun 282.

Invitation 153

Ivresse 265.

Jambette 112.

Janvier I, 38, 152, 216.

Jean (Saint-) 10, 68.

Joseph (Saint-) 33.

Journée 173.

Juillet 25, 27.

Juin 20, 209.

La Ferrière 281.

Lait 192, 193, 199, 232, 267.

Lard 24, 184.

Larve (de libellule) 155.

Lamproie 128.

Laurent (Saint-) 36, 211.

Lavage 174.
«Lavée» 174.

Léger (Saint-) 18.

Lente s. 158.

Lentille 30.

Libellule 145.

Lien 190.
Lièvre 52, 167, 270.
Lilas 8.

Limace 168, 169.

Linotte 108.

Loche 129.
Lomenne (La) 98.

Lotte 127.

Loup 53, 54, 185, 202, 224, 245, 271.
Luire 166.

Lune 206, 219, 222.

Lune rousse 206.

Lune tendre 222.

«Magnin» 226.

Mai 11, 20, 67, 133, 192, 193, 205.
Maie (huche) 119.

Maigreur 266.

Main 59.

Maire 268.

Maître 46, 128, 218.

Maison 47, 182, 203.
Maladie 60.

Mardi gras 140.

Marmelade 121.

Manger 125, 271.

Martin (Saint-) 41, 128, 167.

Mâtin 51.
Matinée 173.

Mariage 172.
Mars (Notre-Dame de) 109.
Mars 3, 35, 109, 208.

Matou 250, 251.
Méchanceté 49, 69.

Médard (Saint-) 184.

Membre de la famille 131.

Mémoire 270.
Mère 120, 158

Merle 109, 272.
Messager 135.
Meunier (coq du) 97.
Miche de pain 198.

Miel 63, 134.

Moineau 110.

Mort 47, 105, 126, 131, 195, 264.

Mouche 148, 149, 150, 151, 152, 273.
Mouche de Noël 151.

Moucheron 73, 147, 162.

Moule d'eau 170.

Moulin 41.

Moustique 140.

Moût 134.

Mouton 57, 58, 185.

Naïveté 239.
Navette 31.

Nappe 58.

Neige 1, 2, 212.

Nid 67, 71, 107, 275, 276.

Noces 51, 153.
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Noël (oeuf de) 197.
Noisettes 9, 10, 210.

Noir 277.

Noirceur 144.

Noix 11.

Notre-Dame d'août 118.

Notre-Dame de mars 109.

Notre-Dame de septembre 118.

Nouvelles 135. 160.

Novembre 215.

Noyer 11.

Nuit 166, 218.

Odeur 50.

Oie ni, 112, 188.

Oeuf 78, 84, 90, 91, 92, 191, 197, 278,

279.
Oiseau 67, 68, 69, 70, 71, 189, 274, 275,

276.

Oison 112.

Oignon 220.

Ombre (poisson) 130.

Ombre 130, 283.

Orge 32, 76, 81.

Orvet 277.
Osier 12.

Paille 19, 216.

Pain 19, 20, 40, 47.

Papillon 153, 154.

Pâques 2, 4.

Parler (le) 69.

Paroles piquantes 161.

Passereau 110.

Patte 112, 114.
Peau 284.

Penser 285.

Pentecôte 4, 37.

Perdrix 67, 78.

Père 120, 158.

Pesse (épicéa) 110.

Philippe (Saint-) 39.

Peuchapatte (Le) 274.
Pie agace) 113, 114, 229.
Pierrier 116.

Pigeon 110, 115, 150, 178.

«Pipe» (tonneau) 39.

Pique-assiette 282.

Piqûre 140.

Pitié 132.
«Pive» (Cône) 268.

Plaisanterie 241, 267, 280, 281.

Pluie 5, 10, 11, 14, 27, 39, 88, 89, 100,
106, 134, 181, 184, 226, 227, 228,

229, 230, 231, 232.
Poire 13.

Poirier 203.
Pois 33, 34.
Pomme de terre 35, 222.

Ponte 81, 92, 187.

Porc 59.
Pot 16.

Pou 156, 157, 158.

Poule 60, 72, 81, 82, 84, 88, 89, 93, 94,
96, 99, 187, 194, 195, 212, 278, 279.

Poule noire 94.
Poulet 87.

Poulette 194.
Pourceau 263.

Poussière 16, 206.

Poussin 86.

Pré 29.
«Premier temps» 122.

Présage 124, 141, 189.

Printemps 122.

Propreté 96.

Puce 159, 160, 281.

Punaise i6i.
Putain 139.
Putois 60, 61.

Queue 59, 70, 71, 259, 274.

Radotage 104.
Raine 123, 124, 227.
Rainette 122.

Raisin 12, 207.
Rameau 137.
Ramier 110.

Rave 26.

Recherche 275.
Réflexion 108.

Regain 36.

Rejet (pousse) 256.

Renard 63.

Rênes 48.

Richesse 238.

Rire 248.

Schweiz. Archiv f. Volkskunde XLVI (1949)
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Risque 278.

Rogations 23.
Rois (fête des) 22, 32.

Rossignol 116.

«Rouge-bête» 218.

Rumination 43.

Saint-Georges 5, 76.

Saint-Jean 10, 68.

Saint-Joseph 33.
Saint-Laurent 36, 211.

Saint-Léger 18.

Saint-Martin 41, 128, 167.

Saint-Médard 29, 184.

Saint-Philippe 39.
Saint-Simon 150.
Saint-Urbain 40.
Salamandre 119.

Sangsue 165.

Sarclage 31.
Saucisse 260.

Saule 207.
Sauterelle 164, 201.
Scarabée doré 114.
Seau à lait 44, 200.

Seau à traire 44, 200.
Sécheresse 28.

Seigle 16, 37.
Seule de l'eau 228.

Sel 199. 200,
Semailles 18, 115, 116, 209, 235.

Septembre (N.-D. de) 18, 201.

«Sept-ceils» (le) 128.

Serpent 118.

Siffler 224.
Sifflet 214.
Simon (Saint-) 150.

Soir 146.

Soirée 22, 173.
Soldat 265.

Soleil couchant 79, 273.
Soleil levant 64, 273.
«Solier» (fenil) 38, 152.
Sorcière 159.
Souhait de voyage 156.

Souris 45, 62, 65, 88, 114, 249, 251.

Tabac 280.

Tanière 64.

Taon 163, 282.

Taupinière 68, 180.

Taureau 244.

Temps (beau) 79, 89, 145, 168.

Temps (mauvais) 80, 141, 168, 178, 179,
180, 181, 182, 219.

Tilleul 283.

Tondu 65.

Tonneau 39.
Tonnerre 3, 192, 209, 215, 279.
«Torche-cul» 96.

Truie 139, 263.

Truite 125, 155.

Toux 264.

Urbain (Saint-) 40.

Vache 42, 163, 190, 192, 193, 200, 232,
284.

Vache tarie 200.

»Vâdais» 52.

Vagabond 157.
Vanneau 117, 229.
Veau 133, 151.
Veillée (soirée) 173.
Vendre 284.

Vendredi-saint 191, 220.

Vent 156, 235, 255.
Vente de blé 201.

Vente de lait 200.

Verrat 265.

Verdure 2.

Ver luisant 166.

Vie 99, 105, 131.
Vieillesse 242.

Vigne 209.
Vin 20, 40, 41, 184.

Vipère 120.

Visiteur 146.

Vol 45.
Vol (des oiseaux) 100.

Vouivre 171.

Voyage 174.

Yeux 49.
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