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Un diccionari lengadocian pels Gascons
Joan Francés Blanc

En 1756 pareis a Nimes un gròs volum sens nom d'autor. Pòrta
sonque “Abbé de S”. Lo brave abat de Sauvatges es pasmens de
bon conéisser que lo diccionari agèt quatre vidas: una primièra
reedicion  en  1785  (per  paréisser  dins  los  Documents  per
l'estudi de la lenga occitana), una segonda, revista pel nebot
d'Hombres-Firmas, en 1820-1821 (veire DELO num. 30 e 31) e
una reütilizacion a la  fin del  sègle XIX dins lo  Dictionnaire
languedocien  del  rèire-nebot  d'Hombres  e  de  son  collèga
Charvet (veire DELO num. 79 e 80).

Çò que pòt  estonar uèi  es  lo  contengut  del  títol.  Parla  d'un
diccionari lengadocian-francés qu'es per ajudar lo mond a far
mens de decas en francés. Lo mond, son los abitants  de las
províncias miegjornalas del reialme (de França) qu'a París los
dison  “Gascons”.  Avèm  doncas  un  davancièr  (de  qualques
annadas)  dels  “gasconismes  corregits”.  Sèm  a  un  temps  de
bassacula, que los que sabon legir devon ara passar al francés
corrècte.  Sèm tanben dins la  vision fin finala modèrna d'un
espaci  linguistic,  Occitània,  que  totes  sos  abitants,  amb  lor
parlar  local,  fan  las  meteissas  decas,  qu'es  fin  finala  la
meteissa lenga que parlan. D'efièch, l'article FRANCHIMAND
(pagina  249)  explica  que  los  parlars  de  França  son  lo
“François” e lo “Gascon” e que los gascons an totes mai o mens
lo meteis accent.

Pèire Augustin Boissièr de Sauvatges èra nascut a Alés lo 28
d'agost de 1710, dins una familha de noblessa coneguda. Lo
paire  èra  oficier  dins  lo  regiment.  Òme  de  glèisa,  estudièt
tanben en Sorbona l'istòria naturala e la fisica. En 1746, èra
professor de filosofia. Dins las annadas que segon, estúdia los
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manhans  e  los  amorièrs  e  publica  dos  libres  en  francés  sul
subjècte. Son diccionari es virat Morís a Alés en 1795. 

La version que donam aicí ven de la numerizacion facha per
the Internet Archive vesedoira en linha: 

https://archive.org/details/dictionnairelan00sauvgoog

Per de rasons de volum, l'avèm copada en doas parts entre la
letra D e la letra E.

En  març  de  1824,  Francés  Raynouard  ne  faguèt  una
presentacion dins lo  Journal des Savans.  L'aviam pas per la
parucion de la reedicion de 1820-21, mas es l'escasença de la
vos far legir en francés. Raynouard, que ven tanben (qualques
meses abans) de far lo laus del diccionari del bas lemosin de
Beronia  e  Viala,  senhala  la  vision  panoccitana  de  l'abat,  a
l'encòp en diacronia e en sincronia.

L'article de Raynouard nos ven de la numerizacion facha per
Google vesedoira en linha:

https://books.google.fr/books?id=1T20bRWeGFgC&hl=ca
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Dictionnaire languedocien-français . contenant un recueil

des principalesfautes que commettent , dans la diction et dans

la prononciation françaises, les habitans de nos provinces

méridionales, connues autrefois sous la dénomination générale

de Langue-d'oc ; ouvrage où l'on donne, avec Fexplication de

bien des termes de la langue romance , ou de l'ancien langue

docien , celle de beaucoup de noms propres, autrefois connus,

de l'ancien langage; et qui est enrichi, dans plusieurs de ses

articles , de remarques critiques , historiques , grammaticales ,

d'observations de physique et d'histoire naturelle ; suivi d'une

collection de proverbes languedociens et provençaux ; par

M. l'abbé de Sauvages; nouvelle édition, revue , corrigée et

augmentée de beaucoup A'articles, et précédée d'une notice bio

graphique sur la vie de l'auteur , par son neveu L. A. D. F.

A Alais, chez J. Martin, imprimeur-libraire , Grande rue ,

1820 et 1821, 2 vol. in-8."

C'est ici la troisième édition de l'ouvrage , publié d'abord en un seul

volume in-8.' La seconde édition, formant 2. volumes in-8.°, parut en

1785, et, depuis la mort de l'auteur: cette troisième édition a été

dirigée par son neveu M. Dhombre-Firmas d'Alais, qui y a inséré des

additions et corrections utiles' et importantes.

Pierre-Antoine Boissier de la Croix de Sauvages naquit à Alais d'une

famille distinguée, le 28 août 1710; il étoit frère du célèbre auteur

de la Nosologie.

Entré dans la carrière ecclésiastique, l'abbé de Sauvages vint à Paris

étudier en Sorbonne. Sans négliger la théologie, il s'occupa aussi de

physique et d'histoire naturelle, et il fit de grands progrès dans ces

sciences.

En 1746, il fut chargé de professer Ja philosophie à Alais, et il

s'acquitta avec distinction des devoirs de sa chaire. De savantes expé

riences et de nombreuses observations sur les vers-à-soie et les mûriers

lui permirent de publier deux ouvrages , l'un sur l'Art d'élever les

vers-a-soie, l'autre sur la Culture des mûriers.

II avoit fait deux voyages en Piémont et en Italie. L'académie de

l'Institut de Bologne, celle de Florence, celle des Georgifili, l'avoient

honoré du titre de correspondant.

DICTIONNAIRE LANGUEDOCIEN-FRANÇOIS (1756)
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Aussi, quand il composa son Dictionnaire languedocien, l'abbé de

Sauvages s'empressa de profiter de toutes les circonstances qui per-

mettoient d'y insérer des observations d'histoire naturelle.

Ce ne fut qu'à l'âge de soixante-un ans qu'il se détermina à recevoir

l'ordre de la prêtrise. Il mourut à Alais en 1 79 5 , à l'âge de quatre-

vingt-cinq ans.

A ces détails, que m'a fournis la notice biographique sur l'abbé de

Sauvages, couronnée en 1819 par la société royale et centrale d'Alais,

j'ajouterai un fait qui m'a été souvent raconté par un de mes con

frères de l'Institut, lequel avoit beaucoup connu l'abbé de Sauvages:

c'est qu'il choisissoit toujours ses servantes dans les villages des Cé-

vennes, où la tradition du vieux langage s'étoit le mieux conservée;

ainsi on auroit pu appliquer à l'auteur du Dictionnaire languedocien ,

ce vers :

Molière avec succès consultoit sa servante.

Le long titre de l'ouvrage indique suffisamment tout ce qui doit le

faire apprécier.

En rendant compte d'un autre dictionnaire d'un patois méridional ,

j'ai avancé que les patois du midi de la France ne sont que la langue

dégénérée et altérée des anciens troubadours ; de cette langue que

leurs ouvrages et beaucoup de titres anciens nous ont conservée et

transmise dans ses formes constantes et régulières. C'est une sorte de

phénomène littéraire que cet idiome, qui, jusqu'au xiv.e siècle, n'avoit

éprouvé aucune altération importante, soit devenu presque mécon-

noissable dans les patois actuels , à moins qu'en les examinant on ne

soit instruit des règles primitives, et qu'on ne sache distinguer les

formes graduelles de cette dégénération, de ces altérations qui furent

par-tout l'effet inévitable de la prononciation locale et populaire , pro

nonciation qui devoit inévitablement changer peu-à-peu les termi

naisons , les inflexions d'un idiome qui n'étoit plus ni lu ni écrit.

En effet , lorsque les provinces méridionales eurent été réunies à la

France, le langage local cessa d'être en usage, soit dans les châteaux,

où il avoit été si célèbre à l'époque des troubadours , soit dans les

actes publics, dans les tribunaux et dans les lois; et alors la seule

tradition orale le transmettant de père en fils, chaque localité l'altéra

en raison de sa prononciation: mais, quand on a l'art ou le moyen de

reconnoître ces altérations , il est très-aisé de restituer les formes de

l'ancien idiome, soit en ajoutant ce que la nouvelle prononciation a

ôté, soit en retranchant ce qu'elle a introduit, soit enfin en changeant

ce qu'elfe a substitué aux anciennes désinences.

DICTIONNAIRE LANGUEDOCIEN-FRANÇOIS (1756)

viii



i7* JOURNAL DES SAVANS?

Sous ce rapport, on jugera combien il est intéressant d'encourager

la publication des dictionnaires locaux, et sur-tout de donner l'explica

tion des modifications diverses qui ont altéré l'ancien idiome.

Dans cette nouvelle édition du Dictionnaire languedocien , M. Dhom-

bre-Finnas a inséré un court travail que j'avois entrepris pour indiquer

et établir les différences qui paroissent exister entre le patois actuel du

Languedoc et l'ancien idiome des troubadours.

«Le fonds de la langue, ai-je dit, est resté à-peu-près le même

» quant à la grammaire et quant à l'acception des mots : mais c'est

» principalement dans les désinences qu'existent des différences , pro-

» duites, soit par la suppression de la consonne finale, ou par son

» changement en diphthongue , soit par le changement de la voyelle

» finale en une autre voyelle ou en une diphthongue , &c. ; d'autres

» différences ont été l'effet du changement des voyelles intérieures ,

» telles que l'o, Yv , en OU. »

Ainsi, PREMIER , SEGUR , AMAR, PARLAR , RETENER , VENIR, &C. &C.

des troubadours , ont perdu I'r final dans le languedocien actuel.

Les adjectifs, les participes en kt, it , vt; les substantifs en At,

vt, &c. de l'idiome ancien, n'ont plus conservé le T final dans le patois.

Je me borne à ces indications; mais je dois ajouter que, par les

exemples mêmes que l'auteur rapporte quelquefois , en citant des titres

anciens , on trouve que jadis la langue vulgaire du pays s'exprimoit

à cet égard comme l'ancien idiome des troubadours.

Quand on connoît bien cet idiome des troubadours, on juge aisé

ment du rapport , je dirois presque de l'identité de tous les patois

du midi de la France. L'abbé de Sauvages, qui, sans être familiarisé

avec l'idiome de ces poètes, avoit sans doute lu et examiné beaucoup

de titres anciens qui se rapprochoient de leur époque, et qui avoit en

outre beaucoup observé les formes des patois modernes, s'explique

ainsi :

« La langue-d'oc est l'ancien langage qui s'est perpétué en grande

» partie dans le languedocien moderne de cette province particulière

» et des provinces voisines où l'on parloit la langue d'oc; langage

« divisé autrefois, comme il continue de l'être aujourd'hui, en différens

» dialectes qui, depuis Amibes jusqu'à Bordeaux, se rapprochent, se

» mêlent, se fondent, pour ainsi dire , par des nuances insensibles,

» l'un dans l'autre ; en sorte qu'on ne sauroit assigner les limites qui

» les séparent, ni marquer où l'un finit, ni où l'autre commence,, et

» que le Rhône même ne tranche point les dialectes de sa droite

» d'avec sa gauche: ils portent chacun des empreintes l'un de l'autre

DICTIONNAIRE LANGUEDOCIEN-FRANÇOIS (1756)
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» et tout ce qui peut établir entre eux une sorte de consanguinité.

» D'où il résulte que, non -seulement le provençal, mais générale-

» nient tous les idiomes gascons de nos provinces méridionales , sont

>> du ressort de ce Dictionnaire, et qu'ils viendront, comme naturelle-

»raent, se ranger sous le titre qu'il porte, si un amateur intelligent

» et zéié veut un jour prendre la peine de les rassembler, en recou-

» rant aux sources dont nous n'avons pas été à portée ou qui nous

» ont manqué; ce qui produira une collection tout autrement Iumi-

» neuse et bien plus intéressante que celle que nous présentons ici

» à nos compatriotes. »

Je ne connoissois pas ce passage de l'abbé de Sauvages , quand

j'entrepris mes travaux sur la langue des troubadours, et j'ai eu occa

sion de réussir au-delà de ses espérances et de ses conjectures , puisque le

résultat de mes recherches m'a conduit à démontrer l'identité primi

tive des langues de l'Europe latine.

Pour me borner au patois languedocien , je dirai qu'une fois qu'on

a reconnu l'origine commune de ce patois et de la langue française,

on ne peut plus être surpris que souvent les tournures , les mots , les

rimes de ce patois et de cette langue se ressemblent à un tel point ,

que, sans aucun déplacement de la phrase, sans aucune inversion, les

mêmes passages soient reproduits dans les deux idiomes avec l'iden

tité la plus scrupuleuse.

J'en fournirai plusieurs exemples, en choisissant des proverbes qui

offrent depuis deux jusqu'à cinq rimes.

Efan nouri de vi, Enfant nourri de vin,

Fennoxque pario lati, Femme qui parle iatin,

Fagheron jhamai bono fi. Ne firent jamais bonne fin.

Diou vous garde de quatre caouzos, De quatre choses Dieu vous garde,

De bon sala san moustardo, D'un bon salé sans moutarde,

D'uno chambrieiro qe se fardo, D'une servante qui se farde,

D'un vale qe se regardo, D'un valet qui se regarde,

E d'un paure repas qe tardo. Et d'un méchant repas qui tarde.

Dous bos jhours a i'ome sus tero , L'homme a deux bons jours sur terre ,

Qan pren moulie e qan l'entero. Quand il prend femme ou qu'il l'enterre.

Oustaou d'adultero Maison d'adultère

Jhamai noun prouspero. Jamais ne prospère.

Lunetos! Lunettes!

Adiou filietos. Adieu fillettes.

Janvié de plojho chiche Janvier de pluie chiche

Fai Iou pajhés riche. Fait le pays riche.

Z
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L'orne es endigne d'om' estre,

Qe de sa fenno noun es mestre.

Orne rous e fenno barbudo

Jhamai de près noun lous saludo.

Or, vi, ami e servitou,

Lou pu viel es Iou miliou.

Pan de labour,

Pan de sabour.

Quan Iou paire dono aou fil,

Pis lous paire, ris Iou fil;

Quan Iou fil dono aou paire,

Plouro Iou fil, plouro Iou paire.

Que de cat nai

De rat se pai.

Qe gardo de soun pan ,

Ne nianjho Iou Iendeman.

Qe manjho soun capitaou,

Pren lou cami de l'espitaou.

Tan vai l'aze aou mouli

Que sa Iou cami.

Un perezous,

Per un pas ne fai dous.

Bon mantel,

Bon capel,

Botos de bono pel ,

E chival de bono rasso,

Fan camin quin ten qe fasso.

Qu'a bon vezi

A bon masti.

Un homme est indigne de l'être

Qui de sa femme n'est le maître.

Homme roux et femme barbue ,

Jamais de près ne les salue.

Or, vin, ami, serviteur,

Le plus vieux est le meilleur.

Pain de labeur.

Pain de saveur.

Quand le père donne au fils ,

Rit le père , rit le fils ;

Quand le fils donne au père,

Pleure le fils , pleure le père.

Qui naît de chat

Mange le rat.

Qui garde de son pain ,

En mange le lendemain.

Qui, mange son capital

Prend le chemin de l'hôpital.

Tant va l'âne au moulin

Qu'il sait le chemin.

Un paresseux,

Pour un pas en fait deux.

Bon manteau,

Bon chapeau,

Bottes de bonne peau,

Et cheval de bonne racé ,

Font chemin quelque temps qu'il fasse.

Qui a bon voisin

A bon mâtin.

Je m'arrête à ce proverbe pour faire remarquer que, d'après l'ex

pression fanguedocienne , MASTI, qui signifie gros chien de garde, il

faudroit expliquer le proverbe français, non en disant qu'avec un bon

voisin on a une bonne matinée, mais qu'on a en lui un bon gardien ,

un bon défenseur.

Aussi l'on trouve, dans le recueil intitulé Proverbia galiica et latinai

p. 331 :

Qui de mastin fait son compère,

Plus de baston ne doit porter^

que le latin rend par ce distique :

DICTIONNAIRE LANGUEDOCIEN-FRANÇOIS (1756)
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Quifecit magnum compatrem forte molossum^

Non opus est solitum ferre manu baculum,

Quand je parle de cette identité de formes, de tournures, d'expres

sions, de rimes, &c, je puis la démontrer par d'autres exemples que

par ceux des proverbes ; ainsi les quatre premiers vers de l'inscription

placée au bas de fa statue de Louis XIV, à Pau, que rapporte le Dic

tionnaire languedocien, pour expliquer le changement de FF en H

aspirée, fourniront ce résultat:

Aici quei l'arrechil de nouste gran Enric ;

Voici l'arrihe-fils de notre grand Henri;

Lou ceou, que l'abe dat per Iou be de la tero,

Le ciel , gui l'a donné pour le bien de la terre,

L'a heit Iou pai deus bous, deus michans l'ennemie,

L'a fait le pire des bons , des méchans l'ennemi,

Un Salomon en pas, un brai César en ghero.

Un Salomon en paix, un vrai César en guerre.

Les proverbes rapportés dans le Dictionnaire languedocien servent

quelquefois, comme je l'ai prouvé, à expliquer nos proverbes français.

II seroit peut-être difficile de rendre raison de la locution proverbiale ,

il ne lui promet pas poires molles , laquelle exprime une menace , si l'on

ne connoissoit déjà le proverbe rapporté dans le Dictionnaire langue

docien : « Amb el seniou noun bolios parti las peros ; car le seniou

» prendra las pu maduros e te roumpra le cap en las pu duros. » Avec

le seigneur ne veuille partager les poires; car le seigneur prendra les

plus mûres, et te rompra la tête avec les plus dures.

Le Dictionnaire languedocien contient quelquefois des étymologies;

ainsi au mot pitanso , on trouve cette explication :

« Le mot pitanso tire son origine de la basse latinité pitansia,

» ainsi dit de pictansia ou portion monastique de la valeur d'une PICTE

» ou pitte, monnoie des comtes de Poitiers, qui valoit le quart d'un

» denier. »

Sans adopter ni contester cette étymologie , je dois dire que, puisque

l'on admet que du mot DENARIUM est venu celui de DENRÉE, on

trouveroit une origine analogue dans PITANSE , venant de la monnoie

appelée picte, pitte.

En terminant cet article, je relèverai une erreur relative au mot

GUÈRE , parce qu'elle se reproduit dans la plupart des dictionnaires.

«Gaire, dit le Dictionnaire languedocien , peu ou guère.» J'ai

avancé , et je crois avoir prouvé , dans ma Grammaire romane , que ,

DICTIONNAIRE LANGUEDOCIEN-FRANÇOIS (1756)
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bien loin de signifier peu, guère signifie beaucoup ; mais comme l'on

n'emploie cet adverbe GUÈRE qu'avec la négation , il signifie alors

non beaucoup, c'est-à-dire, peu.

Aussi nos anciens auteurs écrivoient PAS GUÈRE, pour pas beaucoup.

Amyot, dans sa traduction de Plutarque, Vie d'Agésilas, dit: « Et n'eut

» PAS gueres demeuré à Sparte qu'il fut incontinent soupçonné, &c. »

Et , Vie de Sylla : « La pluspart des œuvres d'Aristote et de Théo-

» phraste qui n'estoient PAS gueres encore cogneus , &c. "

Sans doute l'abbé de Sauvages a dû avertir les méridionaux qui

disent dans leur patois PAS gaire , que c'est aujourd'hui mal parler

français que de mettre PAS devant guère ; mais il n'en est pas moins

vrai que ce patois et l'ancien français offrent une expression plus régu

lière, et que l'on ne doit plus traduire GUÈRE que par beaucoup;

puisque la seule négation qui s'y rapporte lui donne le sens de peu ,

non beaucoup, pas beaucoup.

Convaincu de la grande utilité des dictionnaires des divers patois

de la France , j'ose émettre le vœu que les personnes zélées qui s'oc

cupent de la recherche des antiquités nationales, ne dédaignent pas le

soin de recueillir les débris de l'ancien idiome des divers pays, les

expressions caractéristiques, les locutions spéciales, les proverbes par

ticuliers, &c. &c. , et d'en composer des dictionnaires; je ne doute pas

que la publication de tels ouvrages ne fût encouragée et par le gou

vernement et par les autorités locales. On auroit pour ce travail un

bon modèle dans celui de l'abbé de Sauvages , et je ne puis qu'ap

plaudir au zèle et au talent de M. Dhombre-Firmas , qui a procuré

et dirigé la nouvelle édition du Dictionnaire languedocien de son oncle.

RAYNOUARD.

NOUVELLES LITTÉRAIRES.

INSTITUT ROYAL DE FRANCE.

L'académie royale des inscriptions et belles-lettres a perdu l'un de ses

membres, M. Langlès, dont les funérailles ont eu lieu le 30 janvier 1824 :

M. Caussin, président de l'académie, a prononcé le discours suivant : « Qui

de nous , Messieurs, n'a pas été frappé d'étonnement en apprenant la perte que

nous venons de t'.iire! Qui de nous n'en a pas été vivement affecté, et n'en a

pas mesuré toute l'étendue i Appelé , dans cette triste cérémonie, à être l'inter

prète de vos regrets, comment exprimer tous les sentimens dont vous êtes

pénétrés ! Comment faire dignement l'éloge du confrère que nous venons de
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