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bcrticftc. Eine Befonbere Pflege hnt bet fft. 9targait bent ÎBolûSIeben ange»
beiden laffen.

®arauf ^ielt Jgerr I)r. E. Saur att§ Süric^ einen Vortrag über bic

©cljmeijcr ®rarhtcnbemeguitg. Er Begann mit einem Überblicf über bieEnt»

fteljung unferer brachten. §iftorifdEje Söeftanbteile laffett ficï) im allgemeinen
feiten über ba§ 18. gaïjtîjnnbert jurüct berfolgcn. Storker mar bic bäuerliche
Stleibung ruatirfcEjeiiilicl) menig bifferenjiert. Erft fpät alfo entftanb auf bem

Sanbe, mol)! infolge ber Beffern ttnrtjcljaftlic£)en üagc unb ber auflebenben
fyreube am ©gölten, bie Söaucrntractjt, iiibcnt ftäbtifrfje TOobe angenommen,
aber and) umgemanbelt nub angepaßt luurbe. ©teiriEf mie §au§, SDtöbcI unb
©itteu Blieb bic Xracïjt aitrti weiterhin tnobifchcn SBanblungcn untermorfen
unb änberte fiel) beftänbig, einjelnc Seile ftärfer al§ anberc, mie au ben gut»
auSgemählteit Sichtbitbern, neben bie immer auch geitgeuoffifrtje Wobebitber
geftedt mürben, crfichtliclj mar. ®a bic einzelnen Sanbfcljaften gegeneinnnber
noch mehr abgefchloffett maren, tonnte fid) fo bie fOtannigfaltigfcit ber Srarf)teit
auf unferem ©ebictc herauêbilbcu, bie befonberS in bcit farbigen Silbern frl)ün

jum Slttöbrucf tarn. Son ben ffteifenben mit $utereffe Beobachtet, mürben bie

Sractiten in bitblicïjer ®arfteïïung beliebt als Dtcifcanbcnfcn ber beginnenben
greinbeninbuftrie. Qnt 19. $al)rt)unbcrt lief) bic mirtfchaftliche 9teboIution bie

Starbt, mie aueb bie gefamte bäuerliche Eigenfultur rafdtj berfümmern. ®er
Söille, gegen aufjen alê Sauernftanb herboräutreten, berfebmaub. ®ic 93o(f§»

tuttbe tonnte noch biftorifrt) ba§ Scrfrbmiuben feftfteüen. Eine prattifrlje Er»

neucrung aber ging botn §cimatfd)ub aus, al§ beffen Sinb bie ©ehmeiger

Srarbtenbereinigung (1926 gegrünbet) bout Sortragenben borgcftcllt mürbe.
E§ gelang aueb in ber Saucrnbcböltentng felbft entgegentommenbe ÜRitarbeit

ju crmectcn. SDtaucIje ©rEjtuierigtcit mar atterbingg 311 überminben, bamit
ba§ btog Sbeatralifcbe bermteben, ben 3lnforberungcn ber §t)gienc ent»

fprorben unb and) eine Slnpaffuttg an bie nette Qeit — ciitfchliefjlich Subi-
topf — erreicht mürbe. ®ic lebeitbigcn SBortc bc§ Sortragenbcn, bie Silber
unb fdflicfilicE) bie „Icbcnbcn Sracpten", bie er un? borfteïïtc, geigten, bag

hier mirttiel) praftifche Soltêtuube getrieben toirb. tlnb ba? Programm eine?

bcborftcljcnbcit Srartitcnfefteê tit Einfiebetn, ba? er ausmalte, mirtte fieptbar
bertorteub auf ntanrfje 3uhürer.

Sittel) int anfdjliegenbcit Santett.mürben bie Slnfpractfen bott§crrit Sattb=

atnmann ©d)iblcr, ißrof. §offmann»Srat)er ttttb $rof. ©efjner burd) fröhliche
Soltllieber unb Sanje ber Srarif|teniuäbrf)cit tuirtlirh farbig eingerahmt.
Stm Stachmittag bilbetc ein 2Iu?f[ug ber Scilttchtiter nach ©chingttacl) in bie

frifchgrünc Slargauerlaubfchaft mit ihren alten Satternhäufern ^inau® ben

frhünen Slbfchlttg ber fröhlichen Saguttg. (Saêler Siachrichtcn 29. V. 1929.) P. G.

Petites notes de folklore.
Proverbes patois.

Le 32° volume de la deuxième série des Actes de la Société jurassienne
d'Emulation, qui vient de paraître, nous apporte une contribution du prix le

plus rare. Il s'agit de six cent vingt-et-un proverbes patois recueillis aux
Franches-Montagnes, dans le Clos du Doubs et en Ajoie par l'érudit patoisant
et folkloriste M. Jules Surdez, instituteur à Epiquerez, au cours de plus de

trente années de recherches.
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vertiefte. Eine besondere Pflege hat der Kt. Aargan dem Volksleben ange-
deihcn lassen.

Darauf hielt Herr I>r, E, Laur aus Zürich einen Vortrag über die

Schweizer Trachtenbewegung, Er begann mit einem Überblick über die

Entstehung unserer Trachten, Historische Bestandteile lassen sich im allgemeinen
selten über das 18. Jahrhundert zurück verfolgen. Vorher war die bäuerliche
Kleidung wahrscheinlich wenig differenziert. Erst spät also entstand auf dem

Lande, wohl infolge der bessern wirtschaftlichen Lage und der auflebenden
Freude am Schönen, die Bauerntracht, indem städtische Mode angenommen,
aber auch umgewandelt und angepaßt wurde. Gleich wie Haus, Möbel und
Sitten blieb die Tracht auch weiterhin modischen Wandlungen unterworfen
und änderte sich beständig, einzelne Teile stärker als andere, wie an den gut-
ausgewählten Lichtbilder», neben die immer auch zeitgenössische Modebilder
gestellt wurden, ersichtlich war. Da die einzelnen Landschaften gegeneinander
noch mehr abgeschlossen waren, konnte sich so die Mannigfaltigkeit der Trachten
auf unserem Gebiete herausbilden, die besonders in den farbigen Bildern schön

zum Ausdruck kam, Bon den Reisenden mit Interesse beobachtet, wurden die

Trachten in bildlicher Darstellung beliebt als Reiseandenken der beginnenden
Fremdenindnstrie, Im 19, Jahrhundert ließ die wirtschaftliche Revolution die

Tracht, wie auch die gesamte bäuerliche Eigenkultur rasch verkümmern. Der
Wille, gegen außen als Bauernstand hervorzutreten, verschwand. Die Volkskunde

konnte noch historisch das Verschwinden feststellen. Eine praktische

Erneuerung aber ging vom Heimatschutz aus, als dessen Kind die Schweizer
Trachtenvereinigung <1926 gegründet) vom Vortragenden vorgestellt wurde.
Es gelang auch in der Baucrnbevölkerung selbst entgegenkommende Mitarbeit
zu erwecken. Manche Schwierigkeit war allerdings zu überwinden, damit
das bloß Theatralische vermieden, den Anforderungen der Hygiene
entsprochen und auch eine Anpassung an die neue Zeit — einschließlich Bubi-
köpf — erreicht wurde. Die lebendigen Worte des Vortragenden, die Bilder
und schließlich die „lebenden Trachten", die er uns vorstellte, zeigten, daß

hier wirklich praktische Volkskunde getrieben wird, lind das Programm eines

bevorstehenden Trachtenfestes in Einsicdeln, das er ausmalte, wirkte sichtbar
verlockend ans manche Zuhörer,

Auch im anschließenden Bankett wurden die Ansprachen von Herrn Land-
ammnnu Schibler, Pros, Hoffmann-Krayer und Pros, Geßner durch fröhliche
Volkslieder und Tänze der Trachtcmnädchcn wirklich farbig eingerahmt.
Am Nachmittag bildete ein Ausflug der Teilnehmer nach Schinznach in die

frischgrllne Aargauerlandschaft mit ihren alten Bancrnhäusern hinaus den

schönen Abschluß der fröhlichen Tagung, sBasler Nachrichten 29, V, 1929 (1.

petites notes cie folklore,
ll'roverbe.v Mà's.

1/s 32° volume <ls la, deuxième série des àtes de la Loeietv jurassienne
d'blmulatiou, gui vient de paraître, nous apporte une contribution du prix !e

plus rare, II s'aZit de six cent vingt-et-uu proverbes patois recueillis aux
b'rauebss-Nontagnes, dans le Olos du Oonbs et en /Ijois par l'êrudit patoisant
et kàloriste N, dules 8u«uu^, instituteur à blpiguerox, au cour» de plus de

trente anuses de recberebes.
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Et si je dis que cette contribution est d'un prix rare, c'est qu'en effet
les travaux sur nos vieux, patois jurassiens sont peu nombreux et qu'ils menacent
d'être d'ici peu complètement impossibles, la vieille langue de nos pères reculant
de plus en plus devant les progrès conjugés de l'industrie, de la vie moderne

et de l'instruction obligatoire en langue française.
Car le patois est chez nous, avant toutes choses, la langue des paysans.

11 est moulé exactement sur la vie campagnarde et agricole. Il en reflète les joies,
les peines et les soucis. N'est-il pas né et ne s'est-il pas développé avec elle?

Le patois est davantage encore. Il est la langue d'une époque, celle où

précisément la vie paysanne était partagée par l'immense majorité de nos

populations. Et puisque, comme l'a dit avec raison Juste Olivier, la langue d'un

peuple est le recueil de ses idées et contient à elle seule toute son histoire,
le patois est la clef magique qui nous permet de pénétrer l'âme et les secrètes

pensées de nos ancêtres.

Langue grossière? Ici, entendons-nous. Le patois, qui ne fut jamais
la langue des sociétés policées des villes et des cours, n'a sans doute pas
l'élégance, la souveraine aisance, la «spiritualité» de la langue française. Il est

resté beaucoup plus près de la vie quotidienne. Certes, il emploie des mots

gros, bas, vulgaires, qui détonnent de façon étrangement brutale dans leur
traduction française. Mais ces mots n'ont pas chez lui, au même degré, le
caractère grossier qu'on pourrait leur prêter. Si le patois n'a pas pénétré dans

le savant domaine des généralisations et des abstractions, il est une merveille
de précision pour la vie concrète, la vie journalière des champs.

Le recueil de proverbes que nous présente M. Surdez est cela. Mais

il est aussi autre chose. C'est le recueil de l'expérience humaine de nos aïeux,
expérience fragmentaire si l'on veut et contradictoire, car elle ne connaît que
les cas d'espèce et ne s'élève pas jusqu'aux grands principes. Mais expérience
de dizaines de générations qui nous ont précédés. A ce titre, c'est le recueil,
le livre d'or de la sagesse jurassienne.

Evidemment, cette sagesse, non plus que le patois lui-même, n'est pas

spiritualisée. Elle ne s'élève pas d'un coup d'aile au-deBsus des contingences
humaines pour gagner les sphères des vérités divines. Elle ne va guère au-delà
de l'existence humaine. Mais elle la suit pas à pas des berceau à la tombe,
tantôt souriante, moqueuse, ironique, sarcastique, tantôt compatissante et

pitoyable.
Elle est surtout prodigue de conseils pour les grands événements de la

vie: les amours, le mariage, la vie de ménage, les relations avec le prochain.
Souvent elle émet des notes sceptiques et désabusées, sachant bien que rien
n'est sûr ni solide dans ce monde, que la roue de la fortune tourne toujours
et que les situations jugées les plus brillantes peuvent d'un coup s'effondrer.
Aussi refoule-t-elle au loin les vastes pensées, les grandes ambitions et con-
seille-t-elle de chercher le bonheur dans une vie modeste et sûre exempte des

orages qui s'abattent sur les hautes cimes: J'o être bïnbévuroux, è ne fût
cfuinne boinne femme, in bon maître, inné boinne tiere, de bons soulès, inné
boinne pipèe èt pens le bon Due en lai fin de la semainne. Pour être heureux,
il ne faut qu'une bonne femme, un bon maître, une bonne terre, de bons souliers,
une bonne pipée et le bon Dieu à la fin de semaine, idéal modeste et pratique
qui éviterait bien des erreurs et de dures expériences si l'on avait la sagesse
de s'y tenir!

— 9K —

bit si je cl!» que cette contribution est d'un prix rare, c'est qu'en effet
les travaux sur nos vieux putois jurassiens sont peu nombreux et qu'ils menacent
d'être d'ici peu complètement impossibles, lu vieille langue de nos pères reculant
ffs plus en plus devant les progrès conjugès de l'indnstrie, de lu vis moclerne

et cle l'instruction obligatoire en langue lranyaise.
Oar le putois est cliex nous, uvunt toutes cboses, lu langue des puxsuns.

Il est mouls exueteinsut sur lu vie campagnarde et agricole. Il en reffète les joies
les peines et les soueis, bl'est-il pus nè et ne s'est-il pas développé uvee ells?

Oe putois est davantage encore. Il est lu langue d'une époque, cells oû

précisément lu vie paysanne êtait partagée pur l'immenss majorité de nos

populutious, bit puisque, comme l'u dit uvsc ruison .lusts Olivier, lu langue d'un

peuple est le recueil de ses idèes et contient à elle seule toute son bistoire,
le putois est lu ciel magique qui nous permet de pénétrer i'ûme et les secrètes

pensées de nos uncêtres,

Oangne grossière? Ici, sntendons-nous. Oe putois, qui ne lut jamais
lu langue des sociétés policées des villes et des cours, n'u suns doute pus l'èlè-

gance, lu souveruins uisunce, lu «spiritualité» de lu langue lran^aiss. II est

rests beaucoup plus près de lu vie quotidienne. Oertes, il emploie des mots

gros, bus, vulgaires, qui détonnent de la^on étrangement brutule duns leur
truduction kranqaise. Nais ces mots n'ont pus cbs2 lui, su même degré, le
cuructère grossier qu'on pourruit leur prêter. 81 le putois n'u pus pénètre duns

le suvunt domuine des gènèrulisutlons et dos instructions, il est une merveille
de précision pour lu vie concrète, lu vie journalière des cbumps,

Os recueil de proverbes que nous présente U, 8urde2 est ceiu. Nuis
il est uussi uutre ckose, O'sst le recueil de l'expèrience bumuins de nos aïeux,
expérience krugmentaire si l'on veut et contrudictolre, car elle ne connaît que
les eus d'espèce st ne s'èlèvs pus jusqu'aux grunds principes. Nuis expérience
de dixaines de gènèrutious qui nous ont precedes. ^ ce titre, c'est le recueil,
le livre d'or de lu sagesse jurassienne.

blvidemment, cette sagesse, non plus que le putois lui-même, n'est pas

spiritualises, bille ne s'èiève pas d'un coup d'ails au-dessus des contingences
bumuinss pour gagner les spbères des vérités divines, bille ne va guère au-delà
de l'existence bumaine. Nuis elle lu suit pas à pus des berceau à lu tombe,
tantôt souriante, moqueuse, ironique, sarcastique, tantôt compatissante et

pitoyable.
bille est surtout prodigue de conseils pour les grunds évènements de la

vie: les amours, le mariage, la vie de menage, les relations avec le xrocbain.
Louvent elle émet des notes sceptiques et désabusées, sacbant bien que rien
n'est sûr ni solide dans ce monde, que lu roue de la lortuns tourne toujours
et que les situations jugées les plus brillantes peuvent d'un coup s'effondrer,

àissi relouls-t-elle au loin les vastes pensées, les grandes ambitions et con-

seills-t-ells de cbsrcber le bonkeur dans uns vis modeste et sûre exempte des

orages qui s'abattent sur les liantes cimes: /O àe è ne /W
q'tàne doàne /emme, à bon »naître, »nne doàne tîsre, cke bons soatss, »nne

boî'nns Fîpèe ÄFeas te bon O)î«e en llaî /»n Äs îa «e»»aà»e. ?our être beursux,
il ne laut qu'une bonne kemme, un bon maître, une bonne terre, de bons souliers,
une bonne pipèe et le bon Dieu à la kn de semaine, idéal modeste et pratique
qui éviterait bien des erreurs et de dures expériences si l'on avait lu sagesse
de s'^ tenir!
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Je souhaite aux six cent vingt-et-un proverbes patois de M. Jules Surdez
de nombreux lecteurs. Je suis sûr que ce regard jeté en arrière vers ces longs
siècles de vie jurassienne révolue ne pourra que leur être hautement profitable.

(Journal du Jura.) 23. IL 1929. Georges Barré.

Nouvelles diverses.

La Société du folklore français.
Fondée tout récemment, cette société tenait, hier, séance inaugurale à

l'amphithéâtre Liard, en Sorbonne. Pin l'absence de M. Delacroix, doyen de

la faculté des lettres, M. Charlety, recteur de l'université de Paris, présidait
entouré de nombreuses personnalités, et en présence de lady Tyrell, ambassadrice

d'Angleterre; de Mme. et M. Philippe Roy, ministre du Canada. Le but
poursuivi par la Société du folklore français et de recueillir traditions, légendes,
cérémonies, chansons populaires. Parmi ses fondateurs on remarquait lady
Frazer et sir James Frazer, docteur honoris causa de l'université de Paris.

Celui-ci prononça, en français, une allocution très adroite, très érudite,
dans laquelle il célébra la richesse et la variété du folklore français et il vit
dans ce groupement, dont il est le parrain, un nouveau moyen de resserrer
l'amitié fraternelle franco-anglaise.

Enfin, après diverses communications on entendit quelques vieux airs
savoyards, particulièrement goûtés. (Le Temps. 16. II. 1929.)

Un Comitato Nazionale per le Tradizione populari (Folklore) si è

costituito in Firenze (via Ginori 13) in seno all'Ente per le Attività Toscane.

Il Comitato si propone, fra l'altro, i seguenti scopi: organizzare Congressi e

Convegni; organizzare una collezione di studi folklorici; organizzare una sezione

di studi Corsi, una di studi Dalmati e una di studi atesiui nonchè una sezione inter-
nazionale; organizzare una biblioteca, una discoteca, un archivio fotograficot

ecc.... ; pubblicare un bollettino da trasformarsi in rivista quanto prima.
Présidente del Comitato è il Prof. P. E. Pavolini délia R. Università di Firenze;
Yize-presidente il Prof. A. Mochi del R. Museo di Anthropologin di Firenze;
Segretario il Dott. G. Cocchiara; Vice-Segretari: Dott. R. Ciampini e Prof. Paolo

Toschi. Haimo aderito al Comitato le più insigni personalità délia politicà e

délia letteratura. Nel prossimo maggio si terra a Firenze il primo Congresso
Nazionale del Folklore, sotto la Presidenza del Prof. Raffaele Corso del R.

Rtituto Orientale di Napoli. (L'ltalia che scrive, Roma, 31.1. 1929.)

fragen unb Qlnttoorten. —- Demandes et réponses.

1. SBeifjc grau. — 3Bo ift Siteratur ju finben iihcr ba§ ®rf(f)eincn
ber „SSeifjcn grau" int ^Berliner ©djlofje? 21. %.

Slntmort. — ®ie Siteratur ift fefjr umfangreirîj. ®ic ncueftc Unter»

fudjung mit idjulidjcn ©agen bietet §erntanu Siiglcr in bcn „Mitteilungen
be? iBcreinS fur bie ©efdjicïjte ffierlinê", 45. 5g. (1928) §eft 2 (S. 57—96).
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de soulraite aux six cent vingt-et-un proverbes patois de N. dules surde^
de nombreux lecteurs. de suis sûr que ee regard ^jetê en arrière vers ess longs
siècles de vis zurassisnns révolue ne pourra que leur être bautsmsut proütable.

(tournai du dura.) 23. II. 1323. <?eo?ASL àrre.

Nouvelles cliver8es.

71« 8'oolKe cku /ol/clore /rauxrà
b'ondèe tout récemment, eette société tenait, Irisr, séance inaugurale à

l'amplntbeàtre Diard, en Lorbonne. lin i'absence de N. Delacroix, cloven de

la laeultê des lettres, lVI. Obarletzq recteur de l'uuiversitê de Daris, présidait
entouré de nombreuses personnalités, et en présence de ladv dlz'rsll, ambassa-

dries d'Angleterre; de blme. et N. Dbilippe Uoz', ininistrs du Danada. De I>nt

poursuivi par la société du lolblore Iran^ais st de recueillir traditions, legendes,
ceremonies, ebansons populaires. Darm! ses londateurs ou remarquait lad^
Draper et sir lames Draper, docteur causa de l'univsrsitê de Daris.

Oelul-ei prononça, en kran^als, une allocution très adroits, très érudite,
dans laquelle il célébra la rlclissse et la variété du lolblore Iranqais et il vit
dans ee groupement, dont il est le parrain, un nouveau mozmn de resserrer
l'amitis Iratsrnslle Iranco-anglaiss.

Ilnlin, après diverses communications on entendit quelques vieux airs
savoyards, particulièrement goûtes. (De Demps. 16. II. 1323.)

Di» <?o»»àto 7Va?«'ouaIs ^er Is ?>aàîons (Dollelore) si s

cnstituito in Direims (via Dinori 13) in ssno all'Iilnte per le ^.ttività 7'oseane.

Il Oomitato si propone, Ira l'altro, i ssgusnti scopi: organi^^ars Dongressi e

(lonvsgui; organiseurs una collerions di studi lollcloriei; organieeare una serions
di studi Oorsi, una di studi Dalmati e una di studi ateslui noncbè una seelone inter-
naeionals; organieears una bibliotsca, una diseoteea, un arebivio lotogratieo,

ecc.... ; publilicare un bollettino da traslormarsi in rivista quanto prima. ?re-
sidente del Lomitato è il ?rol. D. II. Davolini délia II. Ilniversita di Direnee;
Vies-presidente ll ?rol. ^1. blocbi del U. lUuseo di ^ntbropologia di l'irenee;
segretario il Dott. 6. Ooeeliiara; Viee-8egretari: Dott. II. Diampini e Drol. Daolo

dloscbi. Ilanno aderito al (lomitato le pin insigni personalità della politieà e

délia letteratura. blel prossimo maggio si terra a Dirsure il primo Dongrssso
blarionale del b'olblore, sotto la Dresidenea del Drol. Ralkaele (lorso del R.

Istituto Orientale di blapoli. (D'Italia cire scrive, Uoma, 31. I. 1323.)

Fragen und Antworten. — Vemsnäe8 et rêpoi,8e8.

1. Weiße Fran. — Wo ist Literatur zu finden über das Erscheinen

der „Weißen Frau" im Berliner Schlosse? A. T.

Antwort. — Die Literatur ist sehr umfangreich. Die neueste

Untersuchung mit ähnlichen Sagen bietet Hermann Kügler in den „Mitteilungen
des Vereins für die Geschichte Berlins", 45. Jg. (1328) Heft 2 (S. 57—36). H.-K.
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