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TENABLYA DE L'ASSOCIACHON VAUDOISE DAI
Z'AMI DAO PATOIS

L'è dan lo dèssando 21 de ma, à duve z'hâore mein lo quâ dâo
tantoû, quand la présideinte, Marie—Luvise Goumaz, de Pouèdâo,
eimbreye l'affére. (No sein pas vaudois po dâi pronme, que diâbe
Faut bin respètâ nouthron quâ d'hâora

Quand ye no z'u balyf lo bondzo de cô que sant estiusâ, ye no
fâ tsantâ lo "Tsanton einseimblle".

Po cein que l'è de l'oodro dâo dzo, sarà rfdo espèdyf, tot
quemeint onna lettra à la poûsta, câ, rappoo votachon, tot l'è d'aboo fé.
Nion l'a à repipâ.

Du que lo Comitâ l'è bon tant qu'ein 1994, lâi a tot djusto à

nomma on reimplyèceint à Monsu Paul Burnet, du que l'a démichou-
nâ dâo Comitâ po cein que l'è trâo vilyo, que di', et que, ora, l'è
lyein de Losena. L'è Dama Margrit Longchamp, de pè Bottens, que
l'è nomma i'e.

Sti an, n'ein duve dzein à nomma Meinbro d'Honneu, du que
f ftant lâo nonanta an Sant : Dama Marie Badoux, que viquessai, lâi
a oncora on par de mai, pè Denges, et pu Monsu Henri Olloz, lo mar-
tsau.que l'è, li, pè Assens. No leu cosein oncora bin dâi z'annâi'e po
vére cllioratâ Iè ceresî et oûre tsantâ Iè z'osf.

Ao "divè", no devesant d'onna salyâta po sti tsautin, de la Ffta
dâo patois pè Payerne ein 1993, et de la Radio qu'âmerai bin pe rein
dere de no. Ma, ein mfmo tein, no z'apprègnein que lâi a bin dâi
dzein dein lo tienton, que vant, lo né,
po recordâ noûtron vilyo leingâdzo.
L'è-te pas biau, cein

No z'oûyien oncora Monsu
Maurice Bossard no dere ôquie su
Iè nom de famelye de tsi no, et la

présideinte no fâ remé tsantâ et pu
l'è lo momeint dâi z'histoire, tsan-
sounette, poèsf, gouguenette, adan

que lo bossf se dèbotene po 'na verra

i'e.
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Et l'è cinq hâore dâo né quand Iè 25 persene que sant vegnâte,

pouant se reinmodâ po l'ottô. Lo ciè l'è tot nâi, lo veint no reçai
quand l'è que no sein defro l'hôtè.

Lo segrètèro de l'A VAP : Pierro Portset de assebin
Lo Premi à Robert dâo Iè.

AMICALA DAI PATOISAN DE SAVEGNI, FOREL et einveron

Tenâbllia statutéra

Prî de soissanta meimbro sant vegnu le deçando 7 de ma
1992 à Savegni, ai z'Alpè, po renomma lo comitâ "in corpore"
quemeint diant, dinse que lo presideint Fanfouet Lambelet de Pouâidâo.
L'ant dzoû onna menuta ein rassovenî de doû z'ami qu'ant sobrâ âo
quemincemeint de l'annaie : Monsu René Chevalley et Madame Nelly
Genton. Dein son rappoo lo presideint l'a conta yô Iè patoisan Tant
ètâ tsantâ et recita dâi poésî ein patois tot dâo long de l'annaie, ai
tenâblliè de vîlyo et dein Iè pèrotse. Du lo quemincemeint de l'hivè,
dècoute Iè z'ècoûlè de patois que se tignant decé et delé, lâi a on
"cotterd" que s'è einmandzî po recordâ lo dèvesâ et la lectoûra. On
yâdzo à Forî, on coup ai Coullâiè etc. Lo yâdzo que vin cein sarà à

Tserdena lo demîcro 18 de ma 1992 à 14 h. L'è lo riére syndico de
Tserdena, M. Berney qu'a z'u l'idé d'eimbantsî l'affére. Tandu
l'eimpartyà famelyîre n'ein oyu dâi bî tsant, dâi galése poésî et pu
assebin quauque gouguenette po cein que recafâ et recafalâ l'è destra
po la santa. Aprì Iè bon quegnu dâi quatrèhâorè tsacon a modâ po
l'ottô avoué 'nna bin galésa musica dein la tîta, clliaque dâo vîlyo
dèvesâ dâi z'anchan.

M.-L. G.
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SAT CEINT UNIEMO

Vu dere on tot granmacî âo Rèdateu de
l'Ami dâo patois, po cein que l'a mè, dein
lo mîmero 76, lo papâi de Monsu Luc de
Meuron. Cein retsaude lo tieu de Iyère
cein qu'écrisant su lo Payî clliâo que
l'amant. Et lâi ein a oncora.
L'è pas quemeint po d'autro que seim-
blyant avâi pouâi de dere que sant Suisse.

Porquie, dan p't'ître po cein que l'è on trâo petit Payî yô que Iè

pllièce de prècaut sant pas asse grantè que cein, po qu'ein devesant
pè Iè z'Amérique
Quemeint desâi mon pére-grand : Cein fâ honte à la vergogne. Clliâo
dzein que sant tant mauconteint de noutre fachon d'ître, du quand
sant-y dâi Suisse L'ant porteint z'u dâi pareint pas asse poûro que
cein; l'ant z'u profit de cein que lo Payî balye à se z'einfant : boune
z'écoule, mîmameint dâi hiaute : Université, EPFZ, et EPFL, et on
mouîd'autro, noûtra tranquillità, noûtra libertà... Faut oure cein que
diant à la TV, quauque Roumain dèveseint de cein que l'ant trovâ
tsî no.
Ma, po quauque z'on de noutre dzein, tot cein l'è pas mî que dâo
caca de menet Pèdre dinse son tein po on asse croûyo Payî Peinsâ-
vo vâi Faut autra tsoûsa de grand, surtot de mè retso. P't'ître que
dein lo dèsè de Gobi, arant prâo pllièce po fére on Payî à lâo conve-
neince
On dzo, quauquon a de : "Suisse Tu es petite, mais tu peux encore
grandir, vers le Ciel". Ma, po dâotrai lâi a que vè duve pllièce que pâo
veni granta : vè Iè hiaut titro et vè Iè grô porta-folye. Sant-te pas bin
poure dzein, stâo z'isse po cô cein que vau, l'è d'ître adì lo pe grô-
bounet
Sant pas Iè, dâi mot de politicai lion, ma d'on Vaudois que se z'an-
chan, du lo pe vilyo tein, sant puffa dein stî carro de Terra, et vaitcé
porquie écriso tot cein ein patois, lâo leingâdzo et lo min.
Et pu, se noûtron Payî vau rein, se dzein et lâo famelye volyant pas
mî Adan, pe rein de nom, que dâi mîmero

Lo Premfà Robert dâo Le (P. Porchet)
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COMMENT DIRE 70, 80 et 90

La personne apprenant le français est confrontée naturellement

aux difficultés de cette langue, comme par exemple la conjugaison

des verbes, l'orthographe divergeant souvent de la prononciation

ou encore les nombreuses exceptions qui "confirment la règle"
Cependant il faut admettre que chaque langue offre son lot de
difficultés, et "l'appétit-francophone" s'y attend certainement. Par contre,

la façon de compter en français (de France) ne manquera pas de
l'étonner : de 0 à 69 le système décimal est de rigueur, de 70 à 79, il
y a mélange de système décimal et du système vingésimal (60 plus 13
au lieu de 70 plus 3) et finalement de 80 à 99 la façon de compter
est purement vingésimale Il apprendra peut-être aussi que dans les
régions limitrophes de la Francophonie (d'Europe), la façon de
compter diffère du français "académique" et se rapproche de celle
des autres langues latines, voire de la quasi totalité des langues du
monde.

Remontons dans l'histoire pour comprendre cet état des
choses. 70, 80 et 90 sont rendus en latin par septuaginta, octoginta
et nonaginta, qui deviennent par évolution linguistique settanta,
ottanta et nonanta en italien, et setenta, octenta et noventa en espagnol

Dans les langues non-romanes, on observe aussi une numérotation

uniquement décimale.
Mais d'où vient donc cette façon de compter par vingt.

Diverses théories plus ou moins fantaisistes circulent à ce propos :

certains expliquent que 20 représentent les doigts de la main et les
orteils (10 plus 10 - 20)... le plus plausible serait que la numérotation

par 20 serait d'origine celtique. N'oublions en effet pas que
d'autres peuples comptaient différemment, comme les Babyloniens
par 60 (d'où 60 secondes dans une minutes et 60 minutes dans une
heure) ou les Mayas par 20. Toujours est-il qu'au Moyen-âge les deux
systèmes de numérotation cohabitaient, et l'habitude de compter
par 20 de 60 à 500 était chose courante, comme d'ailleurs dans nos
patois, jusqu'à aujourd'hui. Les textes médiévaux prouvent l'utilisation

de huitante par exemple : "Ce premier de mars mil cinq cent
huitante et un" (BRETIN), "Ne pense pas que le gain fut petit, car

par chacun an ü montait à septante ou huitante mil drachmes"
(BRETIN).

Curieusement septante, huitante et nonante furent supplantés

par soixante-dix, quatre-vingts et quatre-vingt-dix, à partir du
XVIIe siècle dans le français de l'Académie. Cependant ils subsisté-
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rent encore longtemps dans les patois et dans les zones éloignées de
Paris. En Savoie et en Provence septante et nonante persistent à la
campagne. Par ailleurs, des écrits ayant pour cadre la Provence les
utilisent : "Septante-sept et huit, quatre-vingt-cinq, et six, nonante
et un" (PAGNOL) ou encore "Plus de vingt fois, Messieurs, que dis-
je, plus de nonante fois,, j'ai sondé cet abîme de glace" (DAUDET).
En outre, il faut constater que les frontières sont un frein à la
numérotation par vingt, puisque septante et nonante semblent être promis
à un bel avenir en Belgique, en Romandie et au Val d'Aoste. Curieusement

huitante est en plus fâcheuse posture : quatre-vingt paraît
s'être généralisé sur Genève et dans l'arc jurassien, ainsi qu'en Belgique,

pour des raisons en fait inconnues.
Le français "académique" emploie le terme de Septante

pour les 70 interprètes juifs qui donnèrent une traduction grecque
de la Bible sur l'ordre de Ptolémée II d'Egypte (règne de 283 à 246)
et utilise septuagénaire, octogénaire et nonagénaire, et non des
formes hypothétiques comme "soixante-décenier", "quatre-vingé-
naire" et "quatre-vingt-décenier"...

Toujours est-il que de nombreuses personnes croient que
l'emploi de septante, huitante (ou octante, qui en serait la forme
provençale ou une reconstitution par rapport au latin octoginta) et
nonante est faux. Nullement Non seulement ils sont plus logiques
et proviennent directement du latin, mais encore ils figurent dans le
dictionnaire. Ce mode de numérotation présente aussi des avantages
pratiques : 1) il évite certaines confusions (soixante-dix-sept — 60;
17 ou 77 2) les jeunes élèves tendent au début de leur scolarité à

écrire par exemple 420 pour quatre-vingts ou 6018 pour soixante-
dix-huit, 3) l'orthographe de la numérotation "à la française" est
plus complexe, car jusque dans les journaux il semblerait que les gens
peinent à savoir qu'on met un s à quatre-vingts quand il est seul, mais
qu'on n'en met pas dès qu'il est suivi d'un élément (quatre-vingt-
quinze).

En guise de conclusion, nous espérons que cet article saura
convaincre les lecteurs que l'usage de la numérotation "suisse" n'est
en aucun cas, faux. Les Romands tendent cependant à oublier
huitante, soit par proximité de la France, soit par snobisme (et il y en a

beaucoup!) ou soit sous l'influence de la radio et de la télévision qui
paraissent avoir rayé huitante de leur vocabulaire. Ceci est regrettable,

car huitante ne fait-il pas partie de notre patrimoine culturel et
son oubli ne serait-il pas un peu une perte de notre identité au profit
d'une uniformisation sans saveur

Michel Calarne
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