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11. les {tours, s. m. pi., pour « les tours, le tournis, »

(maladie du b&ail) mot vaudois et neuchätelois. Dans le parier
neuchätelois, fai les {tours signifie « la tete me tourne. »

12. les {frissons, s. m. pi., pour <* les frissons, refroidisse-

ment, » mot qui m'est atteste pour le district de Grandson,

pour le Pays d'Enhaut et pour la montagne neuchäteloise.

Enfin nous avons encore:

13. les (crevasses, s. f. pi., pour « les crevasses, gercures de

la peau. » lez Ikrlvasl, ä Vaulion (Vaud).

14. lycejard, pour « les lezardes, lezard, » dans le Jura ber-
nois (Sornetan et Cremine).

I5- tflyeyi, pour flylyi, « fleau, » se rencontre dans la Broie

(Fribourg), et dans plusieurs patois valaisans.

16. {kramma, s. f., pour kramsna, « froid rigoureux, » a Le
Mont (Vaud). Je derive le pluriel l{ kramsn{, d'ou I'lkramdttl,
du sens de «tourbillon de neige, » qu'indique Bridel, p. 216.

E. Tappolet.

TEXTE
—j—

Les Fees de Grand'Combe.
CONTE POPULAIRE EN PATOIS D'EVOLENE (VALAIS).

En oun tein le fäy'c le-j-abplävoun' in la now&ra koinnouna.

Le-j-oune le restävoun evipe le freinf del byenyle-j-aire
empe le bouat 'e del ches1 e kal;ounr impe de loch ho le fajan'

TRADUCTION

Jadis, les fees habitaient dans notre commune. Les unes

logeaient dans les crevasses des glaciers, les autres dans les

fissures des rochers et quelques-unes dans des tours qu'elles



LES FEES DE GRAND'COMBE 27

ato de mour0 de rüvjna2. En Olein-na3 y avtk ouna vyely3

fäy3 b la gbvlrnäve le-j-ätr' e b h restav' emper ouna tor
kounlr' Chacbneir3 chür ouna grocha pareis de chei. L'avik
aoue lye däoid öou tre-j-ätr'. To don hedon le fajan' parti de

riivin' b vanyan' koun'tchye le pras dei Flants'e. Lo tsätein5

däou'e de löou le6-j-alävoun' che fer' nouri ei pad-öouch1 dei

moun'tany'e 8 de la koumouna; l'ouna h röläv" pe le mounta-
nyc döou redout9 e l'ätra en' döou reve. To la mound0 che

pleinfik he yle däou' fäye le-j-iran hbdoouf s ma ke fer'e

Nyoun oujäv" löou dir' mos ni löou flr'e la meindra tsoja pe
chen' k y avan pouir3 b le-j-cüssan balya de mä a ylöous

b le-j-cüran'10 insüllaye öou bin feftj de-j-etserny°.
Oun an' la pahöoiich dl la Nisva che ckoun dit: No

volein einho ver cha no pourein pa no debarachye de ste han-

kbneil. Che choun entendouk he hau l'ouna öou l'ätra dei

faisaient avec des matdriaux d'dboulis. A Evolfene, il y avait

une vieille fee qui gouvernait les autres et qui demeurait dans

une tour du cötd de Sasseneire sur une grande paroi de rocher.

Elle en avait avec eile deux ou trois autres. A tout moment
elles faisaient descendre des eboulements qui venaient salir les

pres des Flanches. En ete, deux d'entre elles allaient se faire

nourrir par les patres des alpages de la commune ; l'une rödait
dans les alpages du versant droit de la vallee, et l'autre dans

ceux du versant opposd. Tout le monde se plaignait que ces

deux fdes coütaient beaucoup ; mais que faire? Personne
n'osait leur dire mot ni leur faire la moindre chose, parce
qu'on avait peur qu'elles ne donnassent le mal- ä ceux qui les

auraient insultees ou leur auraient joud des tours.
Une annde, les patres de la Niva se sont dit: « Nous vou-

lons cependant voir si nous ne pourrons pas nous ddbarrasser

de ces sorcieres.» Iis sont convenus entre eux que quand l'une
ou l'autre des fees passerait, ils devaient s'appeler par le nom
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fäy' la pacherik, che devan' tsikoun apela pe Jo non de

« mima » tsik' vyäg° h cht davajeran devan' loou. Oun fo
l'ouna del fäy' I'arguv'. La pa&goucb, trgl0 kottm' de bone de

fourts3, la la choueloun lo bongo, la la fan' mal komplamins12,
la la prejen'toun dt läse, de flöou, de kalya, dl prl13, de bcur°,

de cbereli, finke de mbta roud-eil3, infin15 to eben' k y avan'

e ka la cur' pbcbou(k) fefe pleiji. La fäy' l'a eida effonäy3 e

regouyäy316 de cht vir cba byein tratäy3 e de trova de pai)öonch
de tan' dl fik por lye. Oun pad-öou l'einvitc a ala aoue link
fer ouna promenärda cbou(k) pe l'o son de la moun'tgny3 po
che pacha lo tein e po koulyi kak' %ent' floouch ky cüran'

pochou la ten'ta. La fäf la partLa padöouch' de tsajyour3

che jyon : Ora y e la mouman dl la %uye noic&r3 tor. Fajein
viH° boulika de läse ; ban la van'di e l'are chih. No la metrein

lo kolyöou17 in gorf e poue no la kblerein ouna mesträy3 18

de che lasl bourlen'. Deve lo ta, la fäy3 l'aröüv' e la deman'd'

a beir'. La pä&o la baly'e visl° lo kolyöou in gorf e poue la

de « Meme » chaque fois qu'ils parleraient devant elles. Un
jour une des fees arrive. Les patres, traitres comme du bois de

fourche, lui souhaitent le bonjour, lui font mille compliments,
lui offrent du lait, de la erfeme, du lait caill^, du fromage fraisr
du beurre, du sdrac, jusqu'ä du fromage grille, enfin tout ce

qu'ils avaient et qui aurait pu lui faire plaisir. La f^e a

dtonnde et rdjouie de se voir si bien trait^e et de trouver des

patres qui aient tant d'attentions pour eile. Un pätre l'invite ä

aller avec lui faire une promenade au sommet de la montagne
pour se passer le temps et pour cueillir quelques jolies fleurs

qui auraient pu" la tenter. La fee part. Les patres du chalet se

disent: « Maintenant, e'est le moment de lui jouer notre tour.
Faisons vite bouillir du lait; quand eile reviendra, eile aura
soif. Nous lui mettrons le couloir dans la bouche et puis nous
lui verserons un baquet de ce lait brülant. » Vers le soir, la föe

arrive et demande ä boire. Le fromager lui met vite le couloir
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le ouif ouna mestray1 de last bouliken'. La fäf, la lgche

köüre lb kolyöou e la che met a kriya a la fäf döou Kö&e-'

« M'am' bourläf. » "/fa19 döou Kb&e la la refon': « Ki t'a

bourläf » « Mima 20,» l'ätra la la dil. « Mima tu lb t e fet,
mima'lu lb ouardere. » La fäf de la Nfva I'e morla d'abo

apre e yla döou hö&e I a eißa bourläf de la mima moda en'

ouna moun'tanf a pa. Le-j-ätre fäye ka le restgvoun in la
koumotina, le-j-an' jou pouir1 e le-j-an' fotou lo kan en' O&a.

Bäle le choun ala che fourjye empe de pertuis ha le-j-an' fet
ernper otim'pra. Tchika mi apreil cha ky avi(k) che pra
löou-j-a foiou I'eou1 dechouk. Adon le che choun' mfch'e tote

a kriya « Ö&a, b&a. » La prbpriyelSr0 döou pra y a pa balya

fik*2 a löou krik e löou-j-a dit: « Me chorchyere, resla lei

pye ei pertuis. » & tot' lb fäy'e lei choun rbstay'e e&ofäf. Di
adon', dei fäf n'en' ein pa mi aoui davaja, ma i jyon hi la

non db la vala d'Ö&a van' db yloou krik dei fäye: orda, p&a.

ä la bouche et y vide un baquet rempli de lait bouillant. La tee

laisse tomber le couloir et se met ä crier ä la tee du Cotter:
«Iis m'ont brütee.» La tee du Cotter lui repond: « Qui t'a
brütee » — « Meme,» lui dit l'autre. « (Puisque) tu te l'es fait
toi-meme, toi-meme le garderas. * La fee de la Niva est morte
tout de suite aprfes et celle du Cotter a 6tö brötee de la meme
facon dans un alpage voisin. Les autres tees qui rffsidaient
dans la commune ont eu peur et se sont enfuies ä Aoste. Lä.-

bas, elles sont altees se fourrer dans des trous qu'elles ont faits
dans un pte. Un peu plus tard, celui qui possddait ce pte a fait
venir l'eau (d'irrigation) sur elles. Alors elles se sont toutes
mises ä crier: «. Ote, 6te. » Le propridtaire du pre n'a pas fait
attention k leurs cris et leur a dit: « Mes sorcikres,,restez-y
seulement dans vos trous.» Et toutes les tees y sont restees

dtouftees. Dfes lors, nous n'avons plus entendu parier des tees,

mais on dit que le nom de la ville d'Aoste vient de ces cris des

tees: « Ote! 6te! »
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NOTES

II est facile de reconnaitre dans le conte reproduit ci-dessus

une Variante populaire, strictement localisde, d'un motif de

l'antique ldgende de Polyphbme, dont on a dejä relevd de
nombreuses versions dans les pays les plus divers. Comme
nous nous proposons de signaler ailleurs l'interet qu'offre ä ce

point de vue notre recit, nous ne nous y arreterons pas ici et

nous nous bornerons ä mentionner qu'une Variante de la meme
ldgende a dte recueillie dans la valine voisine d'Anniviers.
(V. Archives suisses des Traditions populaires, V, itjoi.p. 288).
La version que nous donnons nous a ete contde en 1900 par
M. Jean Pralong, d'Evolbne, telle qu'il l'avait entendue lui-
meme dans les veilldes. Grace ä l'obligeance de M. P. Gaudin,
ddputd, dgalement d'Kvolfene, nous avons pu controler re'cem-

ment notre premiere transcription.
Le patois d'Evolene est un des plus archaiques et des plus

originaux du Valais. Son Systeme pbonique difffere notablement
de celui du francais. La simplicity de la transcription adoptde

pour le Bulletin ne nous permet pas d'en rendre toutes les

nuances ddlicates et nous oblige ä nous contenter d'une
exactitude approximative. Nous attirons Pattention sur les particu-
larites suivantes:

Le son notd i designe un i d'un timbre particulier, guttural,
dont l'impression acoustique oscille entre i et e. Le meme son
plus reduit a ete note par p, qui n'est done pas l'^quivalenf
exact de Ye sourd francais.

Le timbre guttural de l, qui donne ä la voyelle un caractbre
mal ddterminy, affecte aussi d'autres voyelles. ou bref ou atone
est toujours ouvert. II se rapproche parfois de u et nous 1'avons
dans ce cas transcrit par ti; b atone tend ä un son voisin de Ye

sourd francais.
ei et oou sont des diphtongues dont le second dlement est

faible.
Les voyelles nasales an, ein, on, tti, oun sont suivies d'un dld-

ment consonantique vdlaire plus ou moins marqub, sensible
surtout dans les voyelles extremes hi et oun; ein ddsigne un son
plus fermd que le francais in.

Les notations an', on', oun', etc., indiquent que Yn doit etre
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prononc^e. II faut toutefois remarquer que dans ce cas, qui se

se presente lorsque Ytt etait suivie en latin d'une seconde con-
sonne, la nasalisation est en voie de se produire actuellement
et qu'on rencontre toute la sdrie des phases interm^diaires,
suivant l'intensite plus ou moins grande de la syllabe.

Le v intervocal est en general faible et parfois ä peine
perceptible. II est bilabial.

Le k parasite et les consonnes finales autres que r et n ne
sont articultfes distinctement qu'en pause ou devant voyelle.
Dans la prononciation rapide devant consonne, ils s'affai-
blissent ou disparaissent completement.

1 ches, pluriel de chi, rocher, du latin saxum. Les nom-
breuses formes speciales de pluriels en s ou ch constituent une
des particularity les plus caracteristiques du patois d'Evolhne.
Sans entrer dans les developpements que rdclamerait l'dtude
de cette question, constatons seulement que l'r de flexion s'est
maintenue toutes les fois qu'elle etait appuyde par une
consonne precddente. Aprfes les voyelles nasales ou r, eile se
präsente sous la forme ch: b man, ' la mainplur. le manch; b
tor,' la tour ', pi. le töch ; aprhs les consonnes t, n, I, I mouillde,
on a en revanches; bpra, 'le prdpi. b pras; b moulet, 'le
mulet', pi. b movies; b den', 'la dent', pi. le dins,- Voouji,
' l'oiseau ', pi. b-j-ooujes; I'ouel, ' l'ceil ', .pl. b-j-oues. Ces faits
ne sont que l'application des lois g^ndrales de conservation
des consonnes finales dans le patois d'Evolhne; mais il existe
aussi bon nombre de cas spdciaux, parmi lesquels il faut faire
rentrer le couple chi, ches, oh l'dtat de choses primitif a 6t6
trouble par Taction de l'analogie.

2 mouro de rüvina, amas de terre et de pierres forme par un
eboulement.

3 en Ölein-na, forme reduite, plus courante que la forme
pleine In iZoublein-na.

4 pareis de chi, la forme isol^e du mot est parik, mais dans
la prononciation lide, le k s'efface et on percoit la diphtongue.

5 lo tsätein, forme du cas regime, de rfegle pour les determinations

de temps. On sait qu'un assez grand nombre de patois
valaisans ont conserve pour l'article defini la distinction de
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l'ancien francais entre cas sujet et cas regime. A Evolene, les
formes de l'article dEfini sont les suivantes:

On dit done la moulet y e ven'douk, la vats' I'e veridoucha,
mais i fo vin'dr'e lo moulet, la vats'.

6 däOue di loon \b-j-alävoun. La reprise par un pronom
personnel du sujet dEjk exprimE par un nom est un fait ä peu pres
constant de la syntaxe des patois de la region.

7 pa&ooti, pi. pa&oouch, est le terme general pour designer
tous les employes d'un alpage, tandis que päiJo ne s'applique
qu'ä celui qui dirige l'exploitation.

8 moun'tany', est toujours Equivalent de ' alpe, alpage mots
qui sont inconnus au patois.

9 rbdeut, versant exposE au soleil, par opposition ä rive.
10 cüran, forme dErivEe du plus-que-parfait de l'indicatif

latin habuerant, mais qui a pris la valeur d'un conditionnel.
Ce temps se conjugue ainsi:

y air0, l'cure, y äüre, n'ouran, y oufäs, y cüran'.

II ne subsiste que dans les verbes elre, avoir et savoir.
11 kankdna, terme d'injure 1 mEgEre, sorciere'.
12 komphmins. Dans les mots terminEs en -an', -en', -on', oü

\'n se fait encore lEgErement sentir, le pluriel a des formes

presque complEtement nasalisEes : -ans, -ins, -ons.
13 kalya,prl. Le kalya est du lait caillE, mais dontles parties

casEeuses ne sont pas encore sEparEes du petit lait, tandis que
le pr( est la päte du fromage pret ä etre retirE de la chaudiere.

14 cheri, sErac, fromage blanc qu'on obtient en faisant cailler
le petit lait.

15 infin, vieille forme gEnEralement remplacEe aujourd'hui
par anfein.

16 rhouyäy', devient dans la prononciation courante rezouyey.

Masculin. FEminin.

Sing. Nom. h.
Acc. Id.

Plur. Nom. b.
Acc. le.

Sing. Nom. b.
Acc. la.

Plur. Nom. II.
Acc. le.
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17 kblyoou, grande passoire de bois en forme d'entonnoir
pour couler le la.it qui vient d'etre trait.

18 mesträycontenu d'une mestra, baquet etroit de forme
ovale, ayant d'un cote une douve prolongee servant d'anse.

19 yli. Forme du cas sujet. Nous avons parle plus haut de la
conservation dans certaines parties du Valais de la declinaison
k deux cas pour 1'article defini. Nous ne croyons pas qu'on ait
signalt: jusqu'ici la declinaison analogue du pronom demonstratio

qui est beaucoup moins rdpandue. Evolene possede les
trois couples suivants, en regard desquels nous mettons les
formes correspondantes du vieux francais :

Sing. Nom. chi (cil), cclui-la. Sing. Nom. yl) (celi), celle-la. st) (ccsti), cclle-ci.

Acc. chi{ccl). Acc. yla (celc). sia (ceslc).

Le masculin chi{k) (cist), celui-ci, s'emploie sans distinction
de cas. Les formes du pluriel sont pour le masculin yloous,
stöous, et pour le feminin -/Je, sie.

20 mlma. Le francais etant oblige de dire « moi-meme » si

l'on veut indiquer que la personne qui parle a fait Taction, le

jeu de mots ne peut pas etre traduit exactement. Mais en patois
la construction de « meme » sans pronom personnel est la seule
usitde. Elle est souvent transportee dans le francais local, et
des expressions comme :' Je Tai fait meme'.' Vas-y meme' sont
courantes en Valais.

21 tchika mi apr6, litt.' un peu plus apres '.
22 fik est ä proprement parier Tequivalent du francais ' foi',

du latin fidem ; par extension de sens, balye fik est devenu la
locution habituelle pour dire ' faire attention, prendre garde'.

J. jEANJAQUET.
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