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AS it was at first my intention to dispense with a préfâoe, I
inserted here and. there, inthé body of this Work, suchbriefexposi-
tions of its plan as I thought desirable. Having so clone, I che.
riehed thé expectation of avoiding thé ordeal of self-obtrusion,
which an author, muet pass through, in a formai prologue to thé
publie . But my hope of escape- was delusive ; for thé diver-
sity and extravagance of purpose which rumour imputed to me;
in connexion with this undertaking, acon made it obvions that I
muet, in fairness to myself,, explain thé motive# which. induced
me to attempt a work of thé kind . .

In thé course of thé linguietio studios with which I occupied my .
leieure hours, when a Ward-school teacher, et a distant out-station, T
turned my attention to ourpopular patois, forthé purpose ofascertain-
ing its exatA relation to réal French ; and oftracing what analogies of
modification, literal or otherwise, existedbetweenit andothesderived
ddialecte . Theseinvestigations,thoughprosecutedunderthedisadvan-
tage ofa orantofsuitablebocks(which asregarde Créolewas absolute,
and asregards Frenchnearly so), were not altogetherfruitless . For
I managed to discover, at least in part, thé Crue nature and statue
of thé E7reole, in ite duality of a spoken idiom .

	

Moreover, finding
that thé Oracle, considered in its relation to correct French, exhibits
the whole deriv4ve process in actual opération, (and not in fixed
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PREFACE.

results, as is thé case in older and moresettled dialecte,) I thonght
that a grammar embodying these farts would be useful, asa basis of
induction and comparison, te Creole-speaking natives who mat'
dosiro to study other languages etymologically. Still, it must be
confessed that these opinions would net, of themselves alone,
have induced me te publish this bool,-a result brouglit about
by considerations having a wider and more urgent importance,
and bearing upon two cardinal agencies in our social system ;
namely, Law and Religion .

	

I might have added Education ; but
as I moan to troat separately of thé nullifying offerts of thé patois,
on Englisli instruction among us, I shall say no more on thé
matter hure .

In thé administration of Justice in this Colony, thé interpreting
of Croole occurs as a daily necessity. Yet it is notorious that, in
shite ofconstant practice, our best interpreters, though generally per-
sons of good éducation, commonly fail in their renderings, especially
from Croole into English .

	

No doubt this is owing in sonie measure
to thé inherent difficulty of translating off-hand, and at thé same
timo exacily, from one language into another .

	

But in thé présent
case tais difficulty has remained wholly undiminished, because our
interpreters, lire overybody elle, neglect te study thé idiotisme
of tao dialoct in combination with their English équivalente .
As tli ,s omission lias been caused partly by thé prevalence of thé
opiil:on that Croole is only mispronounced French, and partly
by i''o avant of some sueli manuel as thé présent, I make
bold t) -ubmit thé illustrations in this treatise, as calculated te
disnel

	

crror which has often been fatal te thé interests of thé poor,
t:o

	

y,ply a avant te whose existence thé continuante of such
a : . c~ .0_- i ; mainly attributablo. But if a practical, and at thé
sai:_o t :uio r, :.dcloning, refutation of thé crror aboya described were
n"antc:, ii is affordod by thé expérience of thé Catholic clergy,

bc called thé naturel pastors ofthé Creole-speaking classes .
That sermons in pure French must eonvey vert' vague notions

to thé minds of hearers who know only palois, is. obvious
from thé wide divergences of construction existing between thé two
modes of speech, net te mention thé richer vocabulary, ;. thé syn-
thetio structure, and other matters in which thé French asserts its
euperiority over thé Oracle . The inefficiency of communieating in-
struction in à language only half understood, has long been perceiv
ed by thé prieste ; and oneof them, thé Revd. Père Goux, hààpublish-
ed a Oracle Cathechism, to which are prefixed a few grammatical re-
marks. As thé Abbé dosa net profess te diseuse systematicallythe pe-
culiarities of thé dialect, hie observations on that point are, of
course, exempt from technical criticism ; but I am free to -state
that thé patois of thé catechism, being that of Martinique or Guada-
loupe, and withal vert' strange, it would scarcely be more intel
ligible te a Trinidadian than real French .

	

In thé présent book are
submitted for considération renderings from thé Gospel of $t John,
etc., which I venture te think even thé most ignorant among u
would understand .
The aboya are thé considerations which induced my undertakin

this work. I composed it under circumstances thé most disàdvan-
tageous, having no cher materials than a collection which I lied
made of bellaire, calendaa, joubas, idiome, odd sayings, in fact, every.
thing that I could get in Oracle .

	

As regards French, I had but a

few school-grammrs and two third-rate dictionaries, at whose
mercy I stood for everything net within my previous knowledge .
Such were my instruments for achieving a confessedly' difficult
undertaking, which, moreover, . I could prosecute only at nights,
rince my days are taken up by far différent occupations . . From
night to,night, during nearly three years, I laboured almost unoeas-
ingly at my task ; sometimes threadingmy way with confidence, fre-
quently having to condemn or re-write whole pages, which

a .
chance

remark of a passer-by or closer. inquiry had proved erroneous : yet,
though often baflied, I was nover discouraged ; for I looked forward
to thé day when, respectfully submitting to thé public this imperfect
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Work and its object, I coula, claim, if net the praise o£ euc-
ceseful authorship, at least the credit of having endeavoured,
undor groat disadvantages, te supply a publie want ..

It romains now for me to record my obligations te Mr. L. Ii .
Tronchin, Superintendent of the Woodbrook Normal and Model
f3chools, fur the courteous patience with which ho revised such o£
my proof-sheets as I had an opportunity of submitting te him. Tu
Mr . T. W. Carr, my acknowlodgoments are due for many Domini-
can proverbs (some of which, together with other curious matter,
I coula, net insert, and the loan of a Dictionnaire de l'Académie,
without which I should have remained, te the lest, at the mercy
of inferior compilations .

	

Lastly, my gratitude for many valuabler
suggestions is hereby expressed te my esteemed friand, Mr. Louis
Alexis, (now of the Tacarigua School,) te whose well-trained
intelligence and exemplary disposition, I rejoice te bear this. public
testimony.

TnixmAD, APaIL, 1869 .
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Ci- Alrrèn pé oarèr ça moèu-mêuic, I can sec that mysef, Fr . Te puîs
noir cela moi-même.

Cr . T'air toufe traaaîe la eus-même, do all the work yoursef, Fr .faites
tout le travail vous-même.

Cr . Dti,ssier la happer til vnaanaie la li-même, the gentleman himself
seized the child, Fr. lé monsieur a saisi l'enfant lui-même .

Very ofton, for tllo saho of groater emphasis, the Refloxives and
Comhouud I'orsonals are combinod ; as,
Cr . eus ca bcldini.~a1 corps-eus-même, you are
Fr . vous vous trompez vous-m&ue.

INTERROGATIVE PRONOUNS

Serve te ash questions. Thoso commonly employod in Crcolo
are :-

aIMr .4)üpatlvS
~<'les-mêna.cs
?/csar,wart~mes

Cr .
Cr.

C r .

1i1'S\iOLOC .

Lrt~lis7~ .

oursclvcs

	

Mous-nlcmAs
yoursclves

	

vous-mêmes
tllemsclvcs

	

eux-mêmes

à qui ? who ? whose ?

	

ça ? (before relatives) who ? whatP

	

quie wliat P
qui ça ? what ?

	

gatil-estce? which ? which of them P

	

qui-moune? who P

ILLUSTRATIONS.

I'nencl .

deceiving your (own) self,

Cr . à qui eus?

	

who arc you P

	

Fr. qui êles-vous!

	

'
Cr . ça qui là?

	

who (whal) is thcre P

	

Fr. qui est-lis?
Cr . ça eus péde?

	

whal (have) you lostP

	

Fr. qu'avez-vous
perdit?

Cr. compte qui monne zîllec ca piller t

	

of whom arc you speak- r
ing ?

	

Fr. de qui parlez-vous ?

qui! marron ?

	

tchai 1 run away P

	

Fr. quoi! évader?
t7lain, qui ça eus baie? but, what did you givo P

	

Fr. mais,
qu'avez- eus domzr't

quil~estce 0713

	

sinziér f

	

which do

	

you prefer P
préférez-vous ?

qui-monne ça cet vinî là ? who is it coming therc P Fr . qui
est celui qui vient là ?

	

-

VIsItIIS .

Fr . lequel

A Verlr iN a word wltiolt c1onotos boing or doing.
1Vith seine fow exceptions, tao Verbs in Croole arc French Infini-

tives, often alterod by mispronunciation . In adopting this part

of speech, tao original framers of tllo dialoct; having no dilier guido

crier
fsiiole7" , fsnonter
gônûder
sauter
simèn*
Louver
vider

avoèr

Cr.

VERB9 .

tllan the car, net soldom made Infinitives of past participlos, indi-
catives, imperatives, and, somotimos, of ovon nouns, adjectives
and other parts of speech . In a set of Verbe so irregularly de-
rived, we should look in vain for thaï uuiformity of ending, which
prevails in the French Coujugatiôns .

	

Nevertheless, a clear insight
into this part of Creole Glrammar may be obtained, if, setting asido
the question of form, we examine the Verbe only with reference to
their actual derivation.

	

Thus considored, they fall under five heads,
according as they represent, (a) real French Infinitives; (b) Past
Participles ; (c) Indicatives ; (d) Imperatives ; and (e) Nouns,
Adjectives, etc. converted into Verbs.
a .

	

FRENCII INFINITIVES.

1.

	

1flost Verbs onding in the sound of é(r) ; as,

Croole. ' English :

blâmer te blame
te call ; Cr. to namo
te flourish (trans .)
te deride, te provoke
te ieap, jump
te scatter abroad
te find
te pour out

2.

	

Vorbs.having tao final sound of i, which

second French Coi~ugation :-

accompli
banni
couout
fo uémî, fouèmt
gânt
hâî
vêt£
3. The following verbe of

voir, Or. voèr :-

te fulfil
to banish
to run
te shudder
te garnish
te haïe
to warn

the third

Cr . to procure, (te have)

French

A-ench .

blâmer

fignoler'
goguenardes

accomplir
bannir
courir
frémir
garnir
haïr
avertir
Conjugation in

avoir,, . to havo

* As bas been remarked et page G, the tcrminational er le usually converted
into en, after a nasal.

	

This change affects very many infinilivgs of the first

French Conjugntion ; e.g : bîusèn, gc(llhéa, simèn, toûnen, etc., for abwler,

	

(se) -
gournler, semer, tourner, etc .



"ïfi l':1'TWOLGCI .

('viole . Trr~lish .

	

Trench .

.)ut cvhen re is in Frencll precoded by qad (i .e . ndre), both d and r
arc drohped :-

NOTE -To avoid too vide a doparturo from the French ol'tlia-

0.

	

rnrNCII PAST PARTICIPLLS BECOJIE INFINITIVES T Iv CRÉOLE.

*- Tbis verb is often used in flic latter sense-as,

	

eus pas en£ aien d rivoër
élis ntnl n, yen have nothing more to rite (or to seelc) from me.

t l'oreCamples of iliis lcind of vcrL-dcrivalion, compare the-Englisb to accrue,
in nl>hrisq from aurrî, l.naf fart . of arrroflc, and appris, past part, of apprendre;
:.ud I CrtJS crtdürg in ale, troln La(, hi,st farts. i n atui .

YERB".

Ci,cole .

	

LEnglish .

	

1i'enclr. .

Sou� uu2 (for sou,Prir) is pretty often heard in our Patois ; but
couvoul, mououl, ouvoui (for couvrir, mourir, ouvrir), arc used only
by natives of Quadaloupe, Martinique, etc.
C.

	

INDICATIVE CONVERSIONS.

The following verbe are conversions of Frencll Indicatives
into Infinitive$' . It being difficult, in Illost of these cases, to doter-
mine what particular person of a given tense may have been ait firs1~
adopted, we doem it best to do away with inflectional forme in tllis
section also, when illat could be effected without altering the sound.
For instance, Ive givo the artificial form vaû, instead of vaux or vaut,
both ofwhich are pronouncod vo . 4	The other substitutions, with thoir
probable originale, may be seen in the subjoined list :-

baîe

	

to givo

	

from

	

baille, baillent

	

Ind. Free . of bailler
doé'

	

to owe

	

dois, doit, (devez'f)

	

�

	

�

	

� devoir
môde

	

to bite, (ofa fish)

	

mordent (mordre f)

	

�

	

�

	

� mordre
pé

	

te be able

	

peux, peut

	

�

	

�

	

� pouvoir
sa

	

to bc able
save

	

to know
té

	

was

	

étais, était

	

� Imp.

	

� être
trava£e

	

to work

	

travaille, travaillent

	

� Pres, � travailler
vaiû

	

to be %vorth

	

vaux, vaut

	

�

	

�

	

� valoir
vlé

	

to want

	

voulez (voulais, voulait f) �

	

"etc." vouloir
To theso may be added voudré and sé, which represent the ri rencll

conditionals voudrais (or voudrait), and serais (or serait) ; and finally,
e7ssouhaite, which forme a sort of optative.
d.

	

VERBS FROJI TIIE IMFERATIVE .

Sec Orthogrnl,hy, page 1.,

savent

	

�

	

�

	

� savoir -

No givo the following as derived from Imperatives, altllouglt
illey luay, with a singlo exception, bo from the second person plural

ahéc£
assise

to perccivc, i,c.

to sit

aperçu
assise ; f

past
�

par.
�

of .apercevoir
� s'asseoir

commis tG commit � commis � � � commettre
cauvèr to cover � couvert � � � couvrir

diwiis, démis to sprain � demis � � � deenettre
échi to clapsc échu � � � cclioir

ap£ciroèr, lrceiroér to pereeivo apercevoir mûr to die Le . mort past. part. of mourir
rérirnia" , ri( ., iroér, to reecivo recevoir né te bc bora � né � � � naitre

ricnhrocr ouvrir to open � ouvert � � � ouvrirriveur' to sec n'ain, te ask ngain revoir, to Seo
ngain pêdi to lose � perdu � � � perdre

voir, ouer t0 sec voir rdsoli toresolve � resolu � � � résoudre
soar r . to sdffer � sont ert >0 te ', sorfdr

Infinitivoq of the f'ourth Fronch Conjugation, sounded, in

crairle to fear craindre
f6nc to nrelt fondre
joénc, to join joindre
ré)ône to answer repoudre

Cecolo without tho r:-

e07! fie te comfit, boil in sugar coq ire -
eoude to sew coudre
foriic to fry frire
vire to live vivre

grapliy, wo have rotainod d, c"hon it before it is precoded lry
e ; as drohhing tlro former lotter totally changes the pronon-
ciation . rTho rl, llowevor, must net bc sounded :-

attende (attaun) to wait for attendre
fende (fana) to Split fendre
vende (vann) to sell vendre



lis

	

E'l"ymotooy.

Indicative Prosont as Roll, But, for reasons horoaftor te û0
statod,* wo think tho presumption is in faveur of thé former view.
Mie matter, however, is of small eonsequence . In the following
list, tho verbs in cz are spolt with an or, te socuro a distinction
betweon actual and dorivational Infinitives .

Creole.

viiôder, vioder

	

to bite
défaite

	

to looso
7~ieller

	

to put on, wcar
soucourer

	

to aid
tienne

	

te hold, keep

bisoén
content
crédi
envie
güouler
jaloà
ineconlent
péx
PZr
plein
solin
soucier,

cier

amagoler
amblouser
aouantar

L'nylish .

� (qu'il) tienne 3 sing. � tenir

NOUVS AIND ADJECTIVES EXPLOYED AS VERBS .

{ Sec SSntas of thé Peraonal l'ronouns,

te need
te likc
to give or take crédit
te long for, to désire
te romp
te envy, be jealous of

	

� être jaloux (de)
te grow dissatisfied with � être mécontent (de)

� paix 1
avoir peur (de)
plein (adj .)

� avoir soin (Je)
� être soucieux, to be

anxious

te bc Bilent
te fcar, te dread
te, fill
te care, te nurse
to care nothing for

VERr3s PECULIAR To TTIE CRÉOLE .

te biné, wrap up
to deceivo
te contend

from avoir besoin (de)
être content (de)

� vendre ou acheter à crédit
� avoir envie (de)
;, garruleux (adj .)

Te those may bc added acoupi, te stoop or squat ; ageounoux, te
knoel, Pr . croupir ; être â genoux .

In conformity with our plan, we here présent a few spécimens
of verbs peculiar as te origin or formation, with one or two
from English and Spanish :-

(magot'

(Sp. aguantar)

Creole.

bobo
boucanèn,-boucaner
bou~eter
cancansiner
cllêmbèr`
cleèprr
con~er
eseun~er
corcobiar
cosqucliser
dtdvaïer

fél
Jouter

gdoulert
flouroupier
grafrèn, profiiter
janjcler
lainder
mâchicoter
macliucar
marecager
macbnnèn
mèk-mèk

rodaier
saggaïer
santourar

)ETZ20LOoi.

Z-nylieh .

to hart, annoy
te smoke (traite) .
te snub
to stagnate
to hold, seize
-to eacel greatly

~to loiter about, dawdle

to prance ; work hard
te make a laughing-stock of
.te wander about, be a
vagabond

te fail
-te strike, beat ; cast clown

violently ; give in a rude
manner

te romp
te curry faveur
'te scratch
-te twist, wriggle
te béat, strike violently
te tear or erush in pieces
te smash
to entangle, ievolve
te sew or tic clumsily
to mince matters

te ramble about
to ransack ; eut in pieces
te bless ; ironically,te abuse

.Êtymology.

fca1ciner4)
(tien# bien?)

(Sp. corcovear)

(dériver)

(Eng.)

(garru1eux)
(croupier)
(griffoner)

(mâchicatoire)
(Sp.,machucârj
(maracage)

(Eng. make
make)

(roder)
(saccager)
(Sp. arantorat)

49

* The Creolee in speaking use thé interjection ciren#1 obviously tbe French
tient t which is commonly employed in thé saine Ivay ; thus, caens t moin enémber
zombi'i, hold! I have found him out, Fr . tiens !je l'ai surpris dans aea rusée.

t For gaouléx .

	

Theartificiel forms in this list are fntended for thé better-dis-
crimination of tbese worde, when they are verbs.

	

VPe may here repeat that

f

we usually adopt such forms whenever they appear te be necessary.

	

For ex-
ample, in thé section contaiuing Creole infinitives that are in reality French pas$

rticiples, we have couvèr, m6r, ouoèr, etc . for couvert, mort, ouvert, etc) theso
tter forms being reserved for use as participles .

Prench

e. mordez 2 pl. Imper. of mordrè
� defailes � � � � défaire
� mettez � � � mettre
� secourez � � � � secourir



bl

An'action ttlrich i.s to take place, is expressed by tire Tritura

Tensc ; na, o.rs c'aller batte li yen baboule, you-will tell hiul a cock-

and-bull story, Tr vous lui direz ales sornettes .

1 . +ndrlrr I1-+ r" rr tnatager

° . cars 1é Ca oranger

rrRrS-TE\SE3~-COI~J1'G .\TIO\ wirir cA :

Iuheifect Tense .
SINGULAR .

1 wn, entlng

~ OU

	

%vere catin,
ho, sire \cas catin-

,jd ntangeaib

1-0113 mangiez
il, e'!e mangeait

Creole.

1. moén n'aller »langer

2. ous c'aller manger
3. li, ('i) t'aller manger

ETY]IOLOU Y.

PLURAL .

F.ngliah .

nous mangions

tous mangiez
ila, cales Mangeaient

Tenscs .

ils, elles mangcrent, or ont
orangé

Tense.

Future Tense.
SI\GULAR.

I will (or Dm ,oing to) cat
you shall (or are poing te) eat
lie, shewill(orisgoingto)oit

je mangeai, or ai mangd
vous mangeâtes, or avez '
mangé

il, elle mangea, or a mangé

favais, or eus mangd
vous aviez, or eûtes mangé
il, elle avait, or eut mangé

ous avions, or eûmes mangé
ous aviez, or eûtes mand
ls, elles avaient, or eurent mangé

je mangerai
vous mangerez

il, elle mangera

Creole .

SI\GULAR .

I ngli .sh .

Past Pe;fccd
SIKGULAlt .

l . mûn ca vnanger 1 rat, 07-nul catin, je mange moen té manger I llad caten

2 . ous ca manger 3. 011 rat, or are Catin, poils mangez .2 . ous té manger you had catea

3 . ca manger he,sheeats,oriscating il, elle mange, 3. li té mangcr lie or she had eaten

rl,URAL . PLURAL.

1 . nous ca manger " e cat, or nrc catin, nous mangeons 1. nous lé manger we had eaten

2 . zôles ca manger you rat, or are catin; torrs mangez 2. zetes té manger you had eatea nv

~~ . Veaux ca manger thrY rat, or are eating, ils, elles mangent^ 3. Veaux té mangcr they had eaten

Illready, Fr . j'ai déie1 vu cela :" -Part. Per£, nous t6jà ouèrça, wo
had, already seen that, Fr. nous avions déjà vu cela. .

CONJUGATIO\ .

Ptetcrite and Perfect
SI\GULAR .

1 . moén manger d; ate, or have eaten
Tlle ~`erlas in Creolo conlo under ttvo classes or Conjugations. 2. ous manger you ate, or have eaten

Tlro lirst, and by fur tire largest, comprelrends ail verbs tbat

form tire Present and Imperfoct Indicative with ca. ; the second, 3. li, ('i) manger ho, she ate, or have catcu

tivlriclr nlny lro t~n11oc1 Irrebular, comprises about ttvonty verbs that

eitlror do rlot admit. or rommonly dispense with, t}rat ausilliary in
PLURAL.

tlle formation of those tonses .
1 . nous manger lve ate, or have Caten

Conju,ation witll ca :-1llanger, To Eat . . 2. zales manger yen ate, or have eaten

Idicatit'c ACood---Prescrit Tense . .
3. Veaux manger they ate, or have eaten

The Fpeciralitics of tlro Prescrit and Past Porfoct Tonsos are, tlrat 1 . nous té ca manger wo %vere enting

tlrey denotc action copleied, tire former al present, and the latter in
2. z6les le Ca manger you wcre eating

tinte past ; o:g : Pres . Perf. moèn voér ça déjri I have seen that
3. Veaux té ca manger they ivere Catin;;
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1 . vtobi câër manger
2 . ous va manger
3 . 'i eâër, or li'a manger

1 . nous va manger
2 . zôles côër manger
3 . yeaux va manger

1 . m0CJL se manger
2 . ous sé manger
3 . li ('i) sé manger

1 . nous .sé manger
2 . zôtes sé manger
3 . yeaux sé manger

1 . IRnÎ'ri .an va manger
2 . ous sé 'a manger
3 . li ~,'t ; se va manger

1 . nous sé 'a uwnger
2 . zôlcs sé va manger
~ . yeaux sé va manger

CosiUGATIOx w[-Ia Ci .

I am going to eut
you arc going to eut
lie, slie shall eut

PLURAL .

we are going to eut
you will eut
tlicy are going to eut

Conditional Mood-Preseld Teiase.

SINGULAR.

I should eut
you would eut
lie, slie would eut

we should eut
you would eut
tlicy sliould eut

Past Tense .

SINGULAR .

I sliould have caten
you would have caten
lie, slie would have caten

we sliould bave eaten
you should have eaten
they should have eaten

je vais manger'
vous allez manger
il, elle va manger

notes allons manger
vous allez manger
ils, elles vint manger

je mangerais
vous mangeriez
il, elfe mangerait

nous mangerions
vous mangeriez
ils mangeraient

3 . li, .(il té 'a manger

1 . nous té 'a manger
2 . zôtes té va manger
3.,yeaux té 'a manger

2 . mangez
3 . léssez-li manger!

1 . anouns manger
2 . mangoz ! zôtes mangez!
3. quittez-yeaux manger

LTTMOI.OOY :---CONdL'GATION wITII CA .

2lnother Forni .

j'aurais -mangé
vous auriez mangé
il, elle aurait mangé

PLURAL.

we would have eaten
you should have eaten
they would have eaten

Impérative Mood.

SINGULAR.

eut!
let him eut 1

PLURAL.

let us eut
eut! eut ye
let them eut

SINGULAR.

Suhjilnctive Mood-Présent Tense.

French.

notes aurions mangé
vous auriez mangé
ils auraient mangé

mangez!
qu'il mange!

mangeons
mangez 1
qu'ils mangent :

sije mangeais, etc.

ret as those in thé text, are purely
n-inflecting .

	

The notion that thcre
is suggested by thé identity of thé
mith thé Créole pronunciation of er.
unds are dissimilar to that of er, we
d in thé Infinitive prevails throughout
e Imln, tounéén, coude, joène, pende,

Creola . Enghsh, Prench .
Créole. English.

1 . nous t'aller manger we hall, etc . eut nous mangerons
2 . zôtes c'allér vsariger ye will, etc . eut vous mangerez SINGULAR.
3 . yeaux t'aller manger tliey sliall, etc. eut ils mangeront

1 . moèn té va manger should have eatén
Other Fornzs . 2 . ous té 'a manger you would have eaten

he, shewouldhave eaten

1 . si moèn manger if I eut
2. si ores manger if you eut

j'aurais mangé
3. si li manger if he, or she eat

vous auriez mangé
il, elle aurait mangé 0 Such departures front thé infinitive 'f

artificial : thé Créole being essentially n
may be an imperative form in thé dialect
sound of ez (thé termination of that Mood)

nous aurions tnangd Dut ifwe turn to those verbe whose final e
find in every case that thé sanie sound hea

vous auriez mangé all thé other l`loodi . -i5 instances ta
ils auraient mangé vite, etc .
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ETYMOLOOY.

Creole .

	

Tnglish .

1 . mdgré nous manger

	

altho' we eat
2. mflgr(" zôtes manger

	

altho' you eat
3. mdgré yeaux manger altho' they cet

1. quand-même moèn té manger even the' I ate
2. quand-même ous té manger

	

even the you ate
3. quand-même 'i té manger

	

even the' he, she ate

1. quoèqui nous té manger

	

altho' we ate, (had Caten)

2. quoèqui zôtes té manger

	

altho' you ate
3. gztoèqtciycatix té manger altho' they had eaten

1 . moèn sa (orpé) manger I can or may eat
2. ous sa (or pé) manger you can or may eat
3. si sa (orpé) manger

	

he,shecanormayeat

1 . nous sa (orpé) manger we can or may eat
2. zotes sa (orpé) manger you can or may eat
3. yeauxsa(orpé)manger thcy can or may eat

1 . faut moèn manger
2.faut ousmanyer
3.faut li manger

1 . faut nous manger
2. faut zôlrs manger

3. Jitttt yeaux manger

PLURAL.

Past Toise.

PLURAL .

Poiential 11'Iood-Present
SINGULAR .

PLURAL .

Another Forin.
SINGULAR.

I must eat
you must eat
ho, she must cat

PLURAL .

we must cat
you nntst ent
thcy must eat

French .

quoique nous mangions, etc.

mêmesije mangeais,etc.

quoique nous ayons
mangé, etc.

Tense.

je puis manger
vouspouvez manger
il, elle peut manger

nouspouvons manger
vous pouvez manger
ils, ellespeuvent manger

ilfaut queje mange
ilfaut que vous mangiez
ilfaut qu'il mange

ilfaut que nous mangions

il faut que vous rnanyiez
il faut qu'ils mangent

3. li aépé manger

C'ONJUUATION IVITII CA.

Creole. English.

Past Tense.
SINGULAR .

1. moèn té sa manger

	

I could eat
2. ous té pé manger

	

you might cat
3. si té sa manger

	

ho, she could eat

PLURAL.

1. nous tépé manger

	

we could eat
2. zotes té sa manger

	

you could eat
3. yeaux té pé manger

	

they could eat

Perfect and Pluperfect Tenses .
SINGULAR.

1 .. moèn sépé manget

	

I may ormighthave eaten

2. ous sépé manger

	

youmayormighthave eaten
he (orshe) may ormighthaveeaten

PLURAL .

1. nous sépé mangea

	

we might have eaten

2. zôtes sépé manger

	

fou may have caten
3. yeaux Bé pé manger

	

they might have eaten

Infinitive Jfoo(I-Present

Manger-To Pat.

Past Tense.

Pou té manger-To have eaten-Avôir mangé.

Particules .

PRBS.-lllangrant-Pnting.

PAST -Ma;tgit-Pntcn.

Tense.

Fresch .

jepouvais manger
vous pouviez manger
il, elle pouvait manger

nouspouvions manger
trouspouviez manger
ils, elles ontpli manger

u9

j'aurai pu onan-
ger, etc.

nous aurions pu man-
ger, etc.
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I,TT'QOLOGT :-CONJrG .\TION WTTROUT CA,.

Conjubation of tl, Verb without ca.

Aimèn-1'o Love-Aimer . .

Indicative Mood-Present Tense .

SINGULAI1 .

Creole .

	

L"nglish.

	

1+3-ench.

1 . moèn aimè?z

	

1 love

	

j'aime
2 . ous ainzèn

	

vou love

	

vous.aizzzez .
3 . li ainzèn

	

lze, she loves

	

il, elle aime

PLURAL.

1 . nous aisrèiA

	

we love

	

nous aimons
2 . zôtes ainzèn

	

you love

	

vous aimez
3 . yeaux ainzèn

	

tliey love

	

ils, elles aiment

1mp)enfect, Preterite, and Past Pérfect Tenses .

SINGULAR .

1 . moèn t, " airain

	

1 loved, liad loved

	

j'aimais, avais, eus aime
2 . ous té aimèn

	

you loved, had loved'

	

vous aimiez, aviez, eûtes oimé
3 . i té aimèn

	

lie, slie lovod, had loved

	

il, elle aimait, avait, eut aimé

PLURAL .

1 . nous té ainzèn

	

we loved, had loved

	

nous avions aimé, etc :.
2 . zôtes té ainzèn

	

you loved, did love

	

vous aimâtes, etc .
3 . veaux té aimèn

	

they loved, had loved

	

ils, elles eurent aimé, etc .

These are, as before remarked, the ouly tenses in whieh the two.

Conjilgations difrcr .

	

l3esidcs aimèn, the othor verbe tlzua conjugated

Creole .

	

L'nglish .

	

.7fench .

SATMOGATM AND NEOATM CONJ'COATLMS .
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Creole.

	

F.nglish, I3-rnch .

doé "

	

onght

	

devoir
envie

	

to long

	

avoir envie (de)
foubibn

	

not te care
pasfoubién
h8î

	

to hate

	

hitir
honte

	

te be ashamed

	

avoir honte, être hontettx, (dey
jaloû

	

te envy, to be jealôus of êtrejaloux (de)
mériter

	

te deserve
pé

	

to be able

	

pouvoir
pouéferer

	

to prefer

	

proférer
ea

	

to be able

	

pouvoir (savoir]
save

	

to know

	

savoir
simier

	

to prefer

	

proférer
soucier

	

net to care (seldom to care)
tin£

	

to have, holà

	

avoir, tenir
vaû

	

to be worth

	

valoir
vai7mier

	

to prefer; have rathcr
vlet

	

to wish, orant

	

vouloir

INTERROGATIVE AND NU, OATIVE CONJÜOATIONS .

To conjugate a Verb interrogatively, no peculiar construction ié re-
quired : the tono of the voice being the usual mode of indicating the
nature of a proposition :-thus, moèn manger r have I enten ?

	

Fr.
aiy'e mangé g

	

Te employ the Verb negatively, pas muet be put imme-
diately aftor the Nominative ; o . g.graissepas tint sentiment, fatness
is not fastidious, Fr. la graisse n'a pas de sentiment.

	

To ask a Bries_
tion negatively, the foregoing construction, usually preceded by des,
is employed ; as, des yeaux toutes pas coér, or simply, yeaux toutes pas
eoér fl did they net all believe ?

	

Fr. n'ont-ils glas toue oru P

	

The ,
following ara oxamplos of those two modes of construction :-

Fld, Tin£, Save, Dod.

e Dod, méaning te otae, is also cortijugated with va ; e . g . li ca dod moin yon
ldgent, he owes me sonie money, Fr . il me dort de raryent.

t In the Syntax of Verbs the reader will eec in what cases these words are
constrticted with ci .

bisoe~n to need avoir besoin. (de)
Compter to intend
connaite to know connaître, savoir
roWent to like aimer, être content (de)
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tlivrs que (tous parcourons uujour(l'hui avec tant de sûre-
té et. (le vitesse, gi ¬lce ii ces nobles devanciers . .

Je leur devais bien ce souvenir posthume, quand il s'a-
:,Tït d'une l Ingue qui se parle et s'écrit dans le lieu même
qu'ils ont révélé au monde . four notre patois in=ulaire,
on rie peut le nommer aussi sans nommer en mêrne temps
l'homme qui a le plus fuit (tour le mettre en lumière, 1] .
l< .orlis-I:mile lléry, qui ers a tiré tin excellent parti dans
ses écrits, en prise et en vers ; (lui en a saisi le vrai Ca-
ractère, résumé dans le quatrahi suivant :

LC créo!P nâ21 et tendre,
llnns votre bouch, ; est chanteur,
7, trsqu' " vous le pari( z, (pi ne vomirait l'entendre,
Rion n'est plus doux, c'est la langue du coeur.

11 . lléry, à l'(''pugiu ; oit il écrivait ces lignes charmait- -

tes, faites en tl ès lions vers français, était jeune . Il dé

diait un premiers usais aux danlvs créoles de Vile 13our-
lion . Elles sont plis attrayantes qu'ailleurs . Ses fables de
il(:hut nie ~errib'eiit les riieilfeures par l'inspiration . Il a
('ompris le côté pathétique de ce patois enchanteur. Un
htng temps s'écoule ; rien rie s'entend plus . Puis, 11-"
lléjy revient il Fcs études comme on revient à ses premiè-
l'es amours, après les avoir ingtemps caressées et long_

tcmpts délaissées .

! l

. .(' ivït( : 'l' ; I11i( ;I!9 r , ili~rr; (i~l ,

Mais cette fuis, ce n'est plus aux danses, c'estii un vieil
I4I . Crivelli, président de lit

	

Société (les

	

Sciences et

Arts de l'ile de la Réunion, et à ses membres, qu'il dédie

Dort (ouvre . 1T . l1éry a vieilli ; il est devenu savant . On

s'en nper;oit d'ailkurs,à la manière plus facile et plus tict-
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et rude de langage . La langue créole de cette île, -- coln-
parée au patois de Pile Maurice et à celui des Antilles, -

est la plus douce, la plus enchanteresse, lit plus musicale
(le toutes ces langues hybrides et celle qui peint le mieux
la nature . Le créole, comme on appelle ici cet idiome, a
été formé par la rencontre des français et des naturels (le
Madagascar. En se réfugiant à l'île Bourbon au dix-septiè-
me siècle, après le massacre du Fort-Dauphin, les Fran-
çais, sauvés par des femmes du pays, les emmenèrent avec
eux . Français et malgaches se marièrent, comme la langue,
un peu en dehors des lois . Dais certaines alliances,poussées
parla nature,donnent parfois des résultats exquis,et le pa-
tois qui prit naissance, à l'île Bourbon, du français -et -du
inalgache,eut cette saveur un peu étrange d'un fruit natu-
rel remarquable .

a Quoi de plus naïves que les chansons créoles qui du-
rent commencer la littérature mal ébauchée de ce.% premiè-
res créations et que le temps a emportées, au fur et à nie-
sure qu'elles se produisaient, comme les hirondelles fugi-
tives passant sur Il,,.; cités avec le cycle des saisons, ou les
feuilles tombant des arbres pour faire place à de nou-
velles .

a Dans certains noms, le figuré, comme à Madagascar,
g dA commander l'expression . Je ne vous en citerai qu'un
exemple, pris dans la nature. Ainsi pour caractériser et
nommer une espèce de morilles (champignons comestibles)

qui pullulent à la fois sur une même couche rétrécie, où

elles se pressent, s'embarrassent, se gênent en se poussant, '

on les appelle en idiome créole Sigztrisex ma ser !

	

c Ce qui,
dans la bouche de l'une à l'autre,veut dire à sa compagne
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« Excusez-moi , ma sueur, si je demande, comme vous, ma
place au soleil . . En même temps, vous remarquerez, ou .
tre le figuré, toute cette énergie dans la concision . De
plus, dans cette langue si affectueuse, (" ma chère u ou
e ma ser . sonne à l'oreilleavec une confusion charmante
pnur « ma chère ou ma sueur. n

« Dans les ruines éparses d'une vieille chanson perdue,
je recueille toute la chasteté de cet aveu d'une atteinte à
la virginité

« Ça que vou-i "connait bien, ma ser,

« Quoi de plus joli, de plus délicat, de plus voilé 1
Cela. se devine tout seul et sans blesser la plus jalouse
pudeur.

« Nous voilà maintenant dans une légende ou plutôt
dans une fable du cr{l . En présence du « michant temps »,
c'est-à-dire de la saison de l'hivernage qui s'approche, --
on appelle ainsi l'époque des cyclones ou des ouragans,
- la truie va trouver sa voisine, la petite caille du pays,
qui est une merveille de gentillesse. En commère adroite
et d'expérience consommée, elle propose â sa compagne des
champs, de bâtir à frais communs un logis, un bon
pour la saison mauvaise. Mais la caille n'est pas de

_
cet

avis et lui donne en réponse ce dicton de refus , devenu
proverbial .

a A'tit pie fataq' l'aseez pour moi 1 »

ce qui veut dire en diluant

te

PROP1

j PU~LI

I~lf~ scfi :XCl : F.f Ak1'S

(Je n'ai ;:ul

	

bC.s;i. 'd , îin

	

-/f;/

quand je veux m'aln-iler .

manger.)

a Pars »ton z'enfant (bis ;
. ('ai marron va manz'à. vous . a

K Tout cela est
Mais leçon pour les a uén ;siries . : n'il~zhrc;:aioc!n: :: t>à3 . .,

. K �~, :,* enfants en les enclorra:Int .

« Il y a encore à citer ce refrain popuiaire ales r :értcr -
nes (bonnes d'enfant), pour cu(lornlil- er : cli~llit" !it leurs ln , -
bés récalcitrants et qu'elles psalmodient en tr}sçr: ;{ :ït et c :ii
enflant un peu la voix vers la fin

(Endors-toi, mon enfant , ou le chal sauvage viendra te

« Alors il rue semble voir le grand (cil noir du petit
garçon , ouvert, inquiet, r(;,atdtrrlt par dessous le i , , ; :s
de la a nérraine " , si, en etfF~c, le cbt s,allv1l~p-: ne vida :
pas !
A la fin, lassé,

	

il s'en(lort ;

	

et, vers minuit, il se, ré-
veille en s'agitant . Il a eu un rêve . . . peut-être a-t-il
« Çai marron 1) . La présence de 6a Inére, tranquille. au-
près de lui le rassure, il se rendort eII disant : « ah j q't ~oi
l'été bête A (ah 1 que j'ai été bête 1) , . . sans clcat,~ d'(:Yoir
cru voir le chat sauvage.

a De ces citations j'eia liasse et (les 1YreilleUres . Il faYa-
drait tout un vocabulaire pour les corit :nir, et je dois (les
bornes à rua lettre .

« Depuis sa colou!sation, te créole se parie .-
bon comme le l3tll,^'~t~~ ; " le plus r'c~li . ? :Cift, 1( , plus
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Peut-êt'e même est-il né avec elle, sur les

	

plages de Ma-
dagascar, lors (le l'occupation de cette grande île par les
`Français, dans leurs rapports avec les naturels . On parlait
clone, niais on n'écrivait pas le créole . Le premier qui en
eut l'idée,celle (le la mettre en vers et en prose,est assuré-
ment AZ . Louis-Emile Héry, professeur (le lettres au Ly
cée de Bourbon, né à lledon, breton aux yeux biens,

	

à la
franchise entière, vrai Cils de l'Armorique, vif, alerte, iii;
trépide, inspiré et d'une bonté suprême .

C'était un homme d'esprit , d'honneur, (le foi et de lu-
mières, qui appréciait les beautés (le cette île qu'il aimait
passionnément, qui a laissé de se ., sites agrestes des pein-
tures originales et vivement senties ; et de son langage
indigène, (les écrits dont la réputation est arrivée jusqu'à
'l'Université de Graz pour y exciter l'intérêt et la curio-
sité .

	

.
u En écrivant en vers créoles, M. Ilc;,-ry a, du premier

coup, atteint à l'apogée de ce langage indigène par le bon-
lieur et la réussite de ses essais .

Les aventures de Phaéton A : La chute d'Icare » ra-
contées par lui en vers créoles, sont des petits chefs-d'ceu.
vre d'invention et de forme . Il a pris ., pour le traduire ,
ou plutôt pour les transformer en créole , quelques fables
de Lafontaine : , Le meunier, son fils et l'âne, u La tor-
tue et les deux canards , D c Le loup et lacigogne A (Le chien
et l'aigrette, nous ne connaissons ni loup , ni cigogne),
" Le rat de ville et le 'rat des champs » etc., etc . et, cha-
que fois l'imitateur semble avoir dépassé l'original . Même
ce sont les fables les plus médiocres de Lafontaine qui
paraissent avoir le plus gagné il sortir des mains du renia-

Vii . Ca2arniari , censeur au Lycée de file de iii Réu-
riion, a publié cette année iric.m u !in article (laps notre No-
niteur sur les rapprochements de c~:Ttaiiic.s leeutioLs du
patois

	

de l'41e 130Li'tioit

	

et (1E; l'i?~' t~~il,ti:ü;C3 , 1)itt()1~' (i'tt

dilfi;rerit l'uri de,

	

patois clé
Bourbon est naïf et ser~~3re, » co2i ?a+~, l'<( si hicn dit ïïl : LTé-

~. .,

	

; celui de lkl"attrice e".a préteratie~ixa et, f1'0(1, p-:r là, 1, .(tis
énergique, J'aime infiniment

	

7 leur
caractère bienveillant et synipatliiq;2 :: , hospitalier et tout,
français, que leur Langue itidigèae (.la' lbi+)ri nc pourra. j;.s,-

iiieur pour prendre le vz'te:nent itt,aÎi7é,ie cCi-311 , tia Li)(

velle parure . Tel -st le ~atirreot :ï °pe i pr,.� .
récit en prose créole d'un jugcrncnt clé 31 . Pupar esc i;[ ;+ ;
,nari~stion naïve et clitlrinaiited'une

	

; " ' } ; -

	

.maire ,u°-_:ctair~ , 0LI

la simplicité créole est

	

d'un°
un trait de maeurs .

Les c>ruvres de 3I . iléry sous le ncm d'Es,. uisses al_ri-
cair(es ne se trouvent puas à l'île Bourr;c n giii par hasard,
tant l'édition, tirée en un petit, nouihre cl'ext~n-~1)1;(ües s :t
non mise en vente, a été vite épuisée et iiicIute (! i)a :?1 :ie .

Un succès très mérité a

	

cette l)Tei~licrc( 1)tii)li~,latïon,
Cet encouragement no.,îB a VCLI!1, l0<IVrtGrI'.1)S af)I'(' :;, (i(;
V4'16e3 Esquisses du iüCi :!(' vsUCCiI?°

M. Héry a été sobre dans l' :`mis>?ol~
Les amateurs (et ii3 iie,V1C.!ill ; .àt (k i)lLIS eli 1)1u "i i10)ti})T~li :":)
auraient souhaité aussi(Les

tt peuvent le ro(frettur . Co que,
mémoire , car l'cx;uvrc a été tot.: )li.~te pac : : : 1~erl~~ctioii
,qu'elle a réalisée . La qua1rt, ..

	

n+)iàhri .
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mais réduire. C'est ici que le défi est solennel et absolu ;
la langue née du français, comme à Bourbon, est attachée
aux entrailles mêmes de lit France et du pays. Quant au
patois français des Antilles, où l'on a retranché tous les
r, on dirait une imitation burlesque des iucroyubles de
notre Directoire, sous l'auréole naissante d'où sc dégagvait

" déjà la figure de Bonaparte prût à devenir consul .

e 11 . Voïart à donné dans l'Album de Vile de la Réunion,
publié par NI . A . Roussin , une biographie (le NI . L. E.
IIéry, 'où il y a d'utiles renseignements sur 1'autenr des
écrits créoles. 11 . Louis Maillard a parlé également de M.
L. E. I:Iéry clans ses iwies sur l'île de la Réunion (Bourbon)
page 309 .

	

.

D. Iiéry a si bien réussi dans ses essais en patois créo-
le qu'il a, je crois , découragé les imitateurs . L'initiative
aurait, â sa suite , l'apparence d'une tapie. Puis , ici on
fait'défense aux enfants (le la société de parler le langage
vulgaire, le parler noir , comme on le dit , parce qu'ils
tendent à négliger le français . C'est comme si ou leur re-
prochait d'avoir les mains un peu sales, ce n'est pas com-
me il faut . Le créole, en effet, acoquine, c'est-à-dire, sé-
duit, entraîne et c'est justement parce qu'il est charmant
et facile . Il endoctrine

	

aisément cette jeune phalange ,
plébéienne en naissant, parce que , comme elle ,

	

il est de
récente formation , jeune, primitif . . . . . un Rabelais eût
dit primesautier, Ce patois, eu effet, est comme un jeune
oiseau qui sort de prime saut hors du nid , les pieds ro-
ses, le bec encore flexible .

c 1flaintement, plus j'y songe 1 plus : je vois que cette

ut:~scllacl : ; rl pan

sélection inconsciente da jeune ù,tie - ei (lucüllici',)is ües

dames elles-rnî;lnes --- u a rien

	

que de trè.~ légitime . 1 :(~~

charme du patois créole lie doit pas stlri)ri;sltlre5 (plan""! (MI

coi1Sldèrc sI1 ' Vl'l'1tllt)le '?r!~',!!t(.' ,

	

:~ !yl1''~?+ "~1~" !iit''.~ ("' .C L : ;fil!

de LL langue nutionale, de hrlltl~e, lu i;lus ~urr"ecl ; : z.c Il' plus

saine du monde, et de la lailguc maln che, lr plus :u "c+;c : et

la plus douer qui

	

r~cisrc . Cc'

	

lnè'füll! -c

	

a~~rr1 ; : ;>te, dullt, i,c

	

, . .-

rai plus loin la part très iué-ale ell xavi~-ur (111 frItt ; .li~~ , : ;

fait le patois dr notre petites île, en ail inll)rïin~mt 1111 c,l-

chet spécial et dans la forme 1111 attrait irrésistib'e . Aussi,

malgré la déchéance socialt-, (le ce l,aagar,e, les tl;lme

	

d'au~,

trefois

	

lie dédaignaient

	

pas (le s ' eii

	

S('i'Pli'

	

souvent dl ,lig

1 intirnit'u , et celles !l altj!~üi'il ' lllli polil.'r?~1`~nt 6t1C0rC 1)tetl

3tre sur ce point lr,s petites ;il1es de leurs t l'lrl:d'r_~?res .

Disons quelques rnots de la langue rni11 lclle g;zi tl' :+.

prêté que sa farine , soli lllirr~olli~. rwatérieile , ~,t rioil pas

ses mots ait patois créole . Cette langue rnalnllcht; est unc

musique . [.es missionnaires eti ont fuit un dictionnaire

fort intéressant, que j'ai pu étudier à '.Cananariv'e et que

je regrette de ne pas avoir et de lie pas voir plus réPandu

ici . Ainsi que ibis traitants , ils l'apprcnnent , la parlent

et mt;tlle l'écrivent avec ütie étrangc, tll;;llite . ?..~1nC1aI :7: ~-

vous rien de plus mélodieux que le, boni (le la prcttillr.e et

de la ville capitale de Madagascar :

	

:rlaér'irict (1)rancilccz

Emirne ) et l'anartariuolt ( (lite, ; Tananariuc , lit villa des

mille villages) ? Jfourarnanga ,`(prononcez ilouramanguc)

qui tient (lire douas bleu, est le noln ni ;.ilgiiche, d'lii1 villa-

ge qui se, profile à l'horizon dans une dou'cc vapeur bleu-

tendre, au sommet des montagnes de l'Aeliove, à la liillit(°,

d'une prairie basse, de 18 ls :ilometres df- l::rgr~tir . .9rr'~'acu-
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ira est le nom d'un Vinai chaque jour foudroyé par l'o-
rage.Ce nom inüte un coup de tonnerre ; Ran'manif veut
dire eau douce. Tout est sur ce ton, le plus souvent mélo-
dieux ; et chaque mot est une peinture .

- Revenons aux œuvres créoles. Le fils de 11I. Héry il.
file de la Réunion s'est entendu â paris, pour que les œu-
vres de son père soient rééditées bientôt. Ce sera une ac
tion

	

bonne et juste. Le goût public et

	

étranger prise
mieux aujourd'hui de tels travaux . Leur importance est
,mieux sentie et le moment pour une publication de ce
genre ne peut être plus favorable . Il y a là toute une étu-
de du plus haut intérêt. La philologie aujourd'hui ne uâ-
glige rien,. J'apprécie beaucoup le créole : pour moi, il se
confond avec l'amour du sol natal. Je n'écris le créole que
comme un exercice intime et ne publie rien dans cet
idiome . J'ai quelques fables inédites que je garde. Parler
et composer des vers en créole me semble chose assez faci-
le, mais je vous confesse que j'éprouve une sérieuse diffi-
culté à l'écrire . Pourquoi ? Parce qua. l'orthographe , objet
de conventions dans' toutes les langues, n'est pas , à mon
avis,bien établie pour ce patois . Le genre n'y existe pas, on
y dira e mon sommer - tout aussi bien que - mon camper »
mon maman, mon maison, mon /femme ; » mon marque une
prise de possession déterminée, invariable. Le pronom suit
le même sort ; le verbe n'a pas de nombre, il est toujours
au singulier t z'aut'y vient - pour - ils

	

viennent ici » ,

-enfla mille imperfections semblables, qui doivent néces-
sairemett exister pour une langue, qui n'a pas encore de
grammaire qui en règle las conditions , si vous aimez
mieux, les conventions .

DES KiENc't;5 r-r nZUs

Je lie sàvai& lias que le

	

secret dag La .'s

	

t:?;iü;gis Îln . li,
fdiilcrage naturel de ruCa pays dât traver3er icâ

	

`?i jx
suis a peu près le seul 'i Bourbon qui sait o4(;

traditions de 1T. iféry, daais l'ombra , il fané
c'est

	

dans la

	

mesure pire virâiie , . sssi

	

aiF~e eaarf~ les ia:;
d'Ascagne et ceux d'Eiiéü, non pssaif:us enquis .

t Néanmoins, pour vos recherches

	

et vos rcu:;citnc-
nierits, je me tiers à votre entière ûispositier et r~~ia r,!
oevrez par ce courrier une partie des écrits

	

chie
vous me deniancler .

a ~Tetiiiler croire, ifonsieur, a aies
dévoués,

YJEUXEÈ-E LL .3. .Y d~.i1

A

	

M.

	

r,a

	

1)'

	

Huç:o

	

G[,~z 'A1;roll r1 ï ;

°ala)ilyi, ;iii ,

" l '~tüas iiii peik

	

iuols 1;'?i' :' i,

vis par le courrier d ' ,Uiroi!e . .lt', t~!ü .̀ ''i!1>l'ei : :1i'C li'.uü ;:wut

plue j'ai lais :=c il l :wlievé .

.l'ai dit que, :sans nui <i~)llt

	

.

	

~a> Yi .x.f,c31; (!t' l ;I "' Gi(i ;i :'1=!)1~

était né de la rercp:itrF d'une cO10iiir: :1c; j' r ill1cia ;d iï1'L{ ; 'lc

naturels de Madagascar dans le 17° sii;cli; ; quo� , :'i. aron

sens et avec la résolution 1 .1 uu ~u eaiaerdt iilapartaal, nia était

conduit ii glacer ce doux tarir;'aie, cil tëu, i?e

	

iul ;t les
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tois créoles de la mer des Indes et (le celle (l'es Antille4 ,
comme le mieux' itiussi, le plus agréable à l'oreille.

Il me reste maintenant il déterminer la part proportion-
nelle du Français et du Malgache, dans la contribution
respective des éléments, qui out servi à former le patois.
de l'île Bourbon. Je vais essayer (le vous transmettre mes
idées â cet égard.

	

'
Lorsque l'on considère la géographie (le ]'lle B )urbon oit

mieux, son taspect, ce qui frappe tout d'<rbor(1, c'est son
point culminant, le massif central du Piton (les Neiges
uni au Gros-Morne par une dentelure bleue, les Salazes .
Cet ensemble domine tout le reste . En désignant aux nou-
veaux venus ces pointes montagneuses, acérées , efli lées,
perdues au-dessus des nues , les Malgaches devaient eu
créer le nom : aussi Salazes est un mot tualgaclra qui in-
dique ce qu'eu créole nous appelons touques, c'est-ii-dire les
pierres qui supportent un vase posé au-dessus du teu. . De
là à un trépied lu conduite est facile et lu comparaison tai-
lurelle. Les Salazes représentent, en effet, un trépied rern-
versé, un trident ou des supports de pierre, prêts à soute-
nir la masse des nuages, ou du ciel éomme Encelade .

Les Malgaches ont été également les parrains de noa
principales montagnes du centre : de llénoun (le gran(l.
scia, le beau Sali), à cluse da ses contours -racieux , en-
flés et arrondis ; d'Anchairre (11), Anchainy (2), ou Anchiny
(3) ; de Cimandef, deux

	

montagnes

	

désignées pur les

(1) Selon Aaooste Lacanssa(le .

Selon Vil . lléry .

.ï) Selon 1)arol .

nrs sclENCE?, ET ARTS

	

!0ü

notas des ohefs llall;cic}u's (lui }es out 1(,al)ii,ée

	

ut iürF,:tri (: ;+
pur leur amour (lo la lil)ert(S et; la vie, sauvage) et soiitairo
qu'ils y ont menée ; puis dans les bas for;ds de !_::laps ,
source thermale et minérale, (le rllafat, antre source tlrcr-
male et sulfureuse, dont l'eau se décèle par son e:Ieur et
sa. saveur désa:réal)les, Or , rllafat vent dire pourri et a
pour racine mat (lui vent dire mort . Ces premiers explt)-

rateurs ont-ils it désigner à l'intérieur de i)otr(, :lo une
plaine longue, excav(''>e, qui sert de réservoir i . la t~)nte des
nuages qu'attirent les sommet ; ils la nomment Dé-Lorcr;e,
qui veut dire grande coupe.

Puis viennent la série des lieux qui cou)nien(~'r?t )par
Prés 13é-)nassotrn, 13cs-cabo, Ttci mr(Dre ,

	

etc . et r :<<~us, Ir~~,rc i( w
imiter, nous créons dans

	

lieux élevés , itti

cent, que ton a

	

l'rriricrr pri ;rr ; .-
tive des deux langues, l'iûif)rnf ; fr~~znco-mnlr~crclr-e .

Avant (le quitter ces m)nt~t! ne5 qui pla.soient mieux ït
l'instinct sauvage des Nlalgacl)cs et qu'il, iIVCTiIIÂUt"t'.nt, di-
sons qu'ils ne furent pas les semis ia être frappés de cer-
taines ressemblances à propos drr rirand Pci-rw~in . (- Ert
s'avançant dans la plaine d'I:"drelon, dit ,11 . G-.rhriel C}rar--
rues (voyage eu syric) , or) il-jercoit tout ia cor:]) le nz ~-1)t

Thalior : l'antiquité le eonrparnit i3 un sein, et nulle coin-

paraison ne donne une iel(~e plus exacte ile l'extrî;m(, se:r -
lesse de ses contours arrondis . A 'N'a-t--on pas ;r l'ilc de

France

	

n

	

Les Trois

	

D1amellcs ;, dont parle

	

B~;i'() ;i'cli(i

	

(-1(;

Saint-Pierre (]arcs Paul et 1'iryüaie ?

Telle est, en résumé, hr. pr,rt de l'action
la nomenclature ~.lc l .(
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bon. Les . Français n'avaient rien iâ voir là. lis n'avaient
qu'à apprendre de leurs nouveaux compagnons, et (:es
noms sont restés jusqu'à ce jour comme un signe de l'in-
tervention .légitime et autorisée de ces derniers.

Parmi l'es animaux, le seul mammifkre tcrrestrR qu'on ait
trouvé (les chauves-souris étant des mammifères aériciti) ,
le iandrec iang (Crinaccus sslosus) porte un +nom malgache
dans notre patois . Il rime avec Niang., le diaNe, auquel les
Malgaches d'aujourdliui ne croient plus guùre ., mais qui
jouait autrefois en leurs croyances nia Pôle prépondérant
dans le gouvernement du monde, le monopole exclusif du
mal lui appartenait .

Pour les végétaux indigènes de Madagascar, le même
phénomène a eu lieu, celui de garder nécessairement le'
nom malgache dans notre langue. Les principaux, arbres
fruitiers ou autres , inconnus des Européens et qui s'im-
posèrent d'abord par leur utilité ou leur agrément : ainsi
le none de vavanguc (;Langueria edulis . D. C. ) espèce de
nèfle commune aux îles de Madagascar, l')ourbon et Mau-
rice ; de vangassayc (titras), originaire de lia grande île afri-
caine (vaiagmsay . Bojer) , enfin (le vanpi (cookia punctata),
(Retz) petit fruit comestible de la famille des hespéridées ;
du llaven Sara {P(ivceb feuille sana, bonne) que la botani "
que a conservé dans l'appellation (Pagalho phyllani . Jus) ;
Ravenal pour l'arbre du voyageur (uraraia Afada,gascarieii-`

	

=-~~
sis) etc. etc .

Ici l'enseignement venait, chose naturelle, du Malgache
pour lé Français .

Pour les iualadies itiltéi'e .itcs au pays, cela a été la mc-

DES SCIENCF9 ET a:(rs 1 Ceï

me chose. Nous avons adopté (laies le patois, ies rncts rx:ah,

g.,tches : d(" lamixave, sorte de consomption provcwx :it

	

t_l(~

causes multiples s'Iitt :2gilatit, aux enfants ; de

	

ht>ur
désigner (les aitérat.ivriS

	

qui :() ti'ali(ii U'i;t. f °E_5. ,1Q ;
etilorescencas (Ilirtr~iise a I,lichcns ou mitres) . . a:
le none malgache de l'asthuiv, unc! v(iritah1c o,it,iuatolaéc ;
de vlavouz, qui (li '.'peiliG l'll,'itrlii( : faible et

peu dispos ; de inuf, qui, comme adjeotit qualilicati :, .uar-
que l'état aqueux et sans saveur (les racines alimentaires .

Un petit poisson (.le r:os riviùres , une gol,ie, qui a l'ai_
immobile et dorm,-ur, porte ii : patois (r!'-!,I, ; le noir rial-
gsche de triai -or, (lui veut (lire 3?uns,lcs mots -aini-
g1iches inot {mort), viafai (pourrijj, r,aaaouz (I<rl;he} , n)lcaj
(plat) inarar (nialade), iriarwa : c .l :'apis ( il; oit

	

ü;_,,is
créole on a fait marmailles ), ont les d(;tix leti;res radica-
les partout identiques : vaa scuil;l(: ilidiqu.;;r une, a1;ér:L-

lion dans l'être ou une diminutiun dans

	

Il
est a remarquer (lice Yin rtit .lical c.t;mwenca~ eii ±ral1i';ii3 i:II ;

Ë)Ule'de mots nefdstes ;
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morbide, monstre, m(;,lire, Tttt?ili,ii', worIre,

	

if; -

racer, 7u:Lssacrer . 'rlainer , r)aale~t~ai` , rrs~~rü~~it,- t , rat :+t't~!»~' S

martyriser, etc .

En somme, cette ïlnmi~tioii ('les 'mots inal-acli'c dans lt:
patois créole est tr(-.- .y llrii :tC+? Nt il(:'+Tilt l'l'Ürl' . 1.t13 'nuture'r7 .^
de Madteâascar avaient,, en eltuT, 11Pa(1 .~.V'trli Y}ill .` :L alil?3'~Cia t'.

des nouveaux venus gtle les i~ rli.iic;,ais

	

ii" .(

	

a c-:r
(le ce peuple ilriniitii , tin fait
('es exceptions et gue>l!)uûs vitre, le 1) :rti?i^) tl" l'îl?

	

!1r-

bon est presque tout entier coinpusù de aiots ir:ait,<üs qui

sc " out altérés eu pas~ulrt lier la, h, ;t;el .c
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outLr~riN bG LA soéit :̀Tt

Là où le Malgache a fourni réellement et puissamment
sa quote part d'éléments sérieux, c'èst dans la frrmn de lit

phrase, dans la .construction et ses inenrrections innées .
A nos mots, ils ont appliqué leur phraséologie élélnentai -
re, leurs imperfections grammaticales . h'cs mots altérérs
une fois donnés , la phrase a été copiée textuellement ,
comme sur°trn patron, sur-la phrase malgache elle-manie,
sur le génie-de leur langue . Ils ont parlé malgache avec dw
français corrompu, et ont ainsi composé le patois de l'île
Bourbon . Ici la part de l'élément aralgaclie a été absolue .
Il n'en pouvait étre autrement de la part de gens naïfs et
primitifs, écoutant pour la- première lois une langue
étrangère et transportant naturellement nos mots dans
la matière et le mode de leurs locutions . En altérant nos
mots , ils ont, comme dans beaucoup de- mots chez
eux , multiplié les i. « Li vavini . ( il vien(Ira . ) Le
« li va mort t, (il mourra) ;

	

c li mort »- (il est mort) etc . ;
«

	

raul'mort

	

A. (ils sont morts) . Le verbe> reste au singu-
lier et demeure invariable .

	

« f i n le singulier est éch!ta-
gé par « zaut » , un pronom à la troisième personne du
pluriel, etc. etc. Dans la langue nrtl ;ache on trouve assez
fréquemment cette terminaison en i , si usitée dans le pa .
tois créole :

	

ainsi nossi

	

(île) ,

	

crin'foutsi (cutc

	

blanche) ,

ran'inarni (eau douce), sikic+fi (.sorciers), etc. etc .

	

.

Le mot « Sclam A (salut,

	

adieu), est d'origine arabe'
clans notre patois : c'e=t une exception.

Ainsi, Monsieur, pour me résumer, deux langues ont.
présidé et concouru à la naissance de notre patois dans
des proportions diverses, le français et le malgache . Le
franc tis pour presque tous

	

les

	

mots ; te iualnuclic pour

DES ."."cre~Cr:ri rSl'

	

f ; (('r7

1 ,altérati~ , lr	(le ces mots, la forme de la pltraséologir,
ltlicatit-)il (lit anode et l'ignorance des règles grantrrrr>tial
lt ;s . Lit langue franç lise (levait,

	

clans le partage- clc la lnt-
ïitrice, peser ainsi de toute

	

sa, supérinrit(`!, ctu, sa prélrolr-
dérancc enfin . C'('!toit logique .

J'ai cru devoir volts (lotinei - les informations (lui
cèdent sur les origines da palois de l'Ile !~ourbo;a ; d,mt
vous voulez étudier les aeuvres liuéraire3 encore si ris -
treintes . Ce préambule ni'a paru nécessaire pour vous per-
mettre (le procsder it cette étude, en silretd (le connaissan-
ce, par l'ulrlrrelltissa ;̀e (le la manière d(ii,t ce patois s'est
formé . J' ;ti, t ;eshé (le le l'aire aussi brièvouteut que possible
et d'une l":çou conforme ait bon selfs et iA la vérité . Pui~sé-
je avoir réussi !

Avant (le clore cette

	

rue ili.~sert(tti(fn, jc
tre titi de ces aperçus plii!osoplli(lites (lui rehaussent les
Moindres choses . L'étude lnênie de cette 111tilologic créole;
est riche (I'ertseigrierttent . Il e"t permis (i'en in;luirc c.,~r-
tains fait, d'orle; trè.; ~rrauclr; valeur , soit pour les rrra~urs,
soit polar l'histoire ; (lit pays . Je li'cli veux invoquer qu'un
seul .

l .'CEC1;tVÜl~e , aborninable en sot , n

	

pas
'Mourbon (Ll moins, un l'ait si (lu ;tluu!-citx , si Poil t,rt + :roit

lia tradition de certit ; i :s mots (llli lait survive!it encore
« rtzott cafre, mon noir n , deiiieurés dan, le patois créole
comme un terme d'affection et de tendresse 1 Il y a mime
une ironie charmante à voir la petite Indienne noire dire,

aujourd'hui

	

l'enfant blanc qu'elle soigne de tout son
(oral : ~~ tir rcs i(~i, rrtorc rc~ir 1 (,'e :;t-~t-girl

	

rrcora pc!it pro-
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ou,

comme eu France	

viens,

ici, mon amour !'

ra .
e t

une lettre patlt, tirlue entre cieux umorreux blancs se

terminer

par ce

.s

mots

:

a, ton cri(>'e cluxri 1 »	

;'est-z-dire
ta

propriété, celui qui t'apparlient de corps et cl'ci,)ie , ton,

esclave

enfin l'mais cri	

môme

temps aussi	

celui

grti nid -

riJe

les égard's e

:;

teesoins 1 - Quelle éiier=

;ie

dans ce scill

mot :

% ion t,'affel'u C'est gros de caresses

.

Ce-mot, eût dit

Dluliàre,

a cil dit phis qu'il n'est

gros.

l

i

C'èst

ducs, durant l'~~,clavnge, un sujet si précieux qu'un

r.~3gne,

un (loir, un cafre , une telle propriété , était , bien

plus

souvent qu'on lie le pense,

.

l'otljet de soins attentifs ,

que

l'intérc?t ou l'humanité ou plus souvent les deux en-

semble,

en aient été les mobiles

.

Je ne justifié ha l'es-

clavage ;

je constate des faits, parce qu'ils sont il, l'linll-

neur

du pays et qve la philologie tra(litionnelle les

.

ct c4In-

saci-és .

permettez-moi

de terminer cette lettre pur la corutuu-

zlicatiorn

d'illle de mes fables inédites , dont le sujet local

est

d'iiiverltioti créole

.

Je réclame tonte votre indulgell -

ce

en faveur de cette indiscri

;te,

qui s'échappe pour

vous.
de

sa prison

Xti

Truie et la Ceilla,

PABL13

E'In

zour, (ça l'ét~I rrr'imuzine,)

Coté

quertié français, proch'inadam' aesrabire,

Ein

trui' s'enrn rod' ton zami,

Li

p'tit caill' bourbon, ça joli

.

Illa

BCr, h

c

INECiaint temps t'a l'tl~~r' va vi

;ii,
Grand

di l'eau, li vent, l

;ros

lit 1

; ;uie,
a

Allons fsi-' ein	

bon

hcu~an,

a

EnseaILI' tous lc!? i	

v( " l?5

S',1 t,I'atc'

.A

pail VI?(ü'e~, tjo1 (je

«

Zampondr', avec pi uc!ts l)îuabnu

;
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,ls
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li trou

.
Et

quand di l'eau n~yC

a

Nous sera bien,

%

	

liidn

à	

zri0i

v

;

c moud' ,'Oe'
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Acout' S irioi !)

.,en,
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dié r n la répond

d .fa .

qu' fair' moi ch
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1 vi(ï'ra
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tvri fait tout eel pour 11)01

:
I .i

irai' v batit bon la caze

;
Li

ferra' rai'--i, z'llnl

.~it .>

pieu

. .

_r

.,
Avec

bon

Fin

soir, li ciel l'a vint

Tonner-lclat',

na~lrc V soniuCé, ,

Grand

z'a

.rbr

y c-a'Gsn rave
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PREMIERE PARTIE
CHAPITRE I

ORIGINES DIT CREOLE

Haïti a des caractéristiques propres qui, d'éléments hétéroclites en ap-
parence, forment un tout compact, homogène . Les meeurs- douces, hos-
pitalières de l'haïtien, son exquise urbanité, innée chez le plus humble,
son allure de distinction un peu «Vieille France», ajoutent à l'origiriâlité,
au charme particulier de ce joli pays . Le visiteur, venant par exemple des
régions de l'Amérique Espagnole, se sent dans un milieu totalement
étranger, aussi étranger que s'il avait voyagé dans quelque lointain con-
tinent . Pourtant, il n'est, pas sorti de cette ambiance essentiellement
latine qui est sienne. Dans les républiques avoisinantes,' l'hispano-amé-
ricain n'est . jamais tout à fait dépaysé ; il y retrouve cet air de famille
que n'a pu effacer la ligne frontière, et, par-dessus tout, la commune
langue, le lien invisible ; qui unit toutes ces nationalités .'

Sur le sol haïtien, c'est le «oui.» français qui résonne. . Ainsi, de tous
les pays hors de France, Haïti est l'unique qui ait pour langue officielle
le français ; l'haïtien adore le parler, et le parle avec une pureté, une élé-
gance qui frisent la coquetterie . Mais, parallèlement au français, existe
une autre langue, la vraie langue du pays, usitée, celle-ci, dans toutes les
couches sociales, parlée par trois millions et demi d'haïtiens : c'est le créole.-

Il a été et est sans doute encore le fait le plus important de la natio-
nalité haïtienne. A l'aube de l'Indépendance, ce fut le ciment qui, con-
gloméra toute cette humanité diffuse, glorieux résidu de ce que fut;,l'an-
cienne colonie française de Saint-Domingue . De nos jours, il est une
barrière à l'absorption étrangère, d'où qu'elle vienne .
De récentes investigations dans le domaine de la linguistique ont révélé

la v,raie physionomie du langage créole d'Haïti, qui n'est nullement la
barbare corruption du français, ainsi qu'on l'a cru jusqu'ici .

Il est formé, des trois-quarts, pour le moins, du dialecte normand des
seizième et dix-septième siècles qu'il a conservé très pur et auquel . sont
venus s'ajouter des patois d'autres régions de France : Picardie, Anjou,
Do.+O. ,	ç ..-----
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. .,a aww, aaar.-uc à raaat.c etc . . ia s'est t1CJitt.: pïuuuiL, hors ce 1 ancienne me-
tropole, sur ce coin de terre que fut Hispaniola, une fusion de ces vieux
dialectes* encore vivaces dans leur terroir respectif; à une époque où la
langue française, à peine unifiée, ne les avait pas encore supplantée . ,,De
cet amalgame, est sorti l'élément dit français du créole .



Le fond français, formé de ces diverses strates, est bien resté la base du
créole . Néanmoins, les apports de l'indien-caraïbe, de l'anglais, de l'es-
pagnol et de l'africain, y ont' laissé suffisamment de vestiges pour lui
créer une nouvelle personnalité bien distincte ; ils ont concouru à faire
du créole ce qu'il est aujourd'hui : langue autonome possédant, à côté
d'un riche vocabulaire, tous ses instruments grammaticaux, ses règles
rigoureusement énoncées, enfin son génie propre, dont le principe absolu
de l'invariabilité, _l'usage si gracieux, si expressif, du redoublement dans
toutes les parties du discours, la recherche de la simplicité et de la conci-
sion, sont les traits principaux .

Le créole s'est approprié un vocabulaire caraïbe assez considérable,
relatif non seulement à la faune et à la flore du pays, mais aussi à nombre
d'autres objets d'un usage journalier, de mets créoles et d'articles d'ali-
mentation . Des mots, comme : atoutou (1) agouti, caïman, coucouille, (2)
lambi(3), igouane, inabouya(4) etc ., sont caraïbes, de même : avocat
(aouicate) bayahonde (5) calebasse, carnpèche, corosol, gouyave, gname,
(6) moussa, maby, tom-tom, (7) cassave, et, d'autre part, barbaco, ca-
not, hamac, gouane, (f3) ouragan etc . . Mais, ce qu'il faut surtout retenir,
c'est que le caraïbe l'a imprégné d'un caractère agglutinant qu'est venu
amplifier ie phénomène excessivement fréquent dans le normand, des
élisions et des lettres mortes, tournures transmises naturellement au cré-
ole . Dans le même ordre d'idée, la suppression très usitée des verbes de
liaison et de la préposition entre nom et complément déterminatif, tient
sans doute aussi de l'atavisme indien . Mais, c'est surtout dans le
mécanisme de la conjugaison du verbe que cette influence s'est davantage
affirmée . En effet, le créole effectue la conjugaison en plaçant la «dési-
nence» agglutinée avec le pronom avant le terme verbal qui reste toujours
invariable . Sur ce point, la langue s'est nettement affranchie des antécé-
dents indo-européens, elle a pris une voie divergente et acquis ainsi eer-
tainè allure d'exotisme, rappelant plutôt une langue dite orientale comme
l'arabe .

L'anglais, d'autre part, n'a pas exercé une moindre action sur le créole
dont la syntaxe, s'écartant visiblement de la tournure française, lui est
presque identique . Il n'y a là rien qui doive étonner quand on considère
que le normand, vrai père du créole, fut durant plus de quatre siècles la
langue officielle de l'Angleterre et que celui parlé dans les îles caraïbes

( 1 )

	

Mets à base Lie .niai ; .
(2) Vert luisant .
(3) Genre (le mol ceq .^ ou cors .,
(4) Petit lézard_
(5) Arbre i bais très ci,,r
(6) Espagnol naine, tubercule comestible .
(7) 1?spècc de purée de bananes, caraibe tutuma .
(8) Palmier, épis de maïs réunis en manière de grosse grappe suspendue à un palmier.

à l'époque des conquistadors, n'était pas bien éloigné du vieil anglais .
Il faut aussi se rappeler que le patois normand contient «plus de cinq
mille mots aujourd'hui bannis du français, et qui sont communs au dia-
lecte normand et à l'anglais» . (Glossaire comparatif Anglo-Normand
par Henry Moisy) . Le créole a adopté, soit par l'entremise du normand,
soit par la voie directe, une partie appréciable du vocabulaire anglais .

L'apport de l'espagnol ne s'est pas circonscrit au copieux vocabulaire
qu'il a légué au nouvel idiome, il a encore contribué à la création de beau-
coup de ses organes essentiels, adjectifs, pronoms, verbes auxiliaires, demi-
iuxiliaires etc . . Par ailleurs, l'étude du créole ne fait qu'exposer les nom-
breux espagnolismes qu'il recèle dans toutes ses parties .

Eu égard à la formation ethnique d'Haïti, c'est l'influence des langues
africaines qui aurait dû être prépondérante dans la morphologie du
créole . Pourtant, il n'en est rien . C'est d'abord que l'élément noir in-
troduit en droite ligne d'Afrique arriva tardivement par rapport à l'épo-
que de la création du créole ; et qu'ensuite, ces individus, recrutés sur de
vastes régions d'Afrique, dispersés dans tous les sens à, leur arrivée en
Amérique et parlant une multitude de dialectes divers, étaient le plus
souvent incapables de se comprendre entre eux. Les colons blancs met-
taient en outre le plus grand soin à éloigner les uns des autres ceux de
même groupe linguistique que le hasard avait pu réunir sur la terre
d'exil .

Bien plus, transplantés dans un monde tout autre, dont ils furent
forcés de subir l'ambiance, ils ne pouvaient d'aucune façon adapter leur
vocabulaire à des objets nouveaux n'ayant pour la plupart aucune ana
logie avec ceux qui leur étaient familiers dans l'ancienne patrie .

	

Le phé-
nomène n'est pas particulier à Haïti . Nulle part en Amérique, ni dans le
papiamento, ni dans le dialecte des paysans jamaïcains, ni dans les autres
dialectes antiléens, ni dans le jargon des noirs des Etats du Sud de l'U .
S . A ., on n'a pu observer une influence quelconque des langues africaines,
en dehors de quelques rases vocables et de certaines communes déficiences
dans la prononciation, comme par exemple celle de la lettre R, qui donne
à ces parlers ce ton «lâche» bien connu . Perdue fut pour l'africain sa
langue, du jour où s'évanouirent à sa vue les rivages du vieux continent .

Toutefois, les termes du culte du vaudou et de tous les objets y rela-
tifs nous sont venus d'Afrique . L'animisme africain était plus ou moins
répandu chez toutes ces peuplades . Il est plausible, dans ces conditions,

t,,qui us ucnvi~îiiiâtivn~ t.UILüerie5 dlelrt été, uans une certaine mesure, gene-
ralisées parmi elles et aient subsisté par la suite à Saint-D~omingue. Bien
qu'on ait rarement l'occasion d'employer ces mots qui tendent d'ailleurs
à disparaître, il convient d'en faire mention, ne serait-ce qu'à titre docu-
mentaire . Ce sont de rares vocables désignant, pour la plupart, des génies
tutélaires, des danses, tambours et autres instruments de musique .
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ORIGINES

Il ne faudrait pas en conclure que la part de l'Afrique fut absolument
nulle . Les centaines de dialectes de la côte occidentale de ce continent,
dont est originaire la presque totalité de noirs importés en Amérique,
sont tous agglutinants . Ces antécédents n'ont pu que raffermir ce sens
conglutinatif du créole, et, partant, son mode de conjugaison à rebours
dont il vient d'être question . L'influence de l'africain fut plutôt occulte
et d'ordre psychologique . Forcé d'apprendre la langue imposée par ses
rttaitres, il y init cefmndant (fil sien, en y apportant son accent propre,
cette douceur, ce rythme harmonieux, cette musicalité qui en sont la -plus
belle parure . De lui vient également ce «ton significatif», point de dé-
part des onomatopées si finement observées du créole, et peut-être aussi,
de son système de redoublement, usité par exemple dans le «mandingue»
et dont nous n'avons pu trouver de trace dans aucune des autres langues
composantes . Cependant, il y a bien quelques exemples dans le normand,
imités indubitablement de l'italien . Comme le dialecte africain susmen-
tionné, 1e créole forme le superlatif de ses adjectifs par la répétition du
mot, ainsi : «ioun bel, bel femme : une femme extrêmement jolie» ; «ioun
pitit, petit tit bête : un animalcule infiniment petit» : et de ses adverbes : «Ii
té bien bien malade : il était très gravement malade ; et de ses verbes : «Li
marcher, l'marcher, l'marcher, jusque Il river su tête ioun gros morne :
il a tant fait de marcher qu'il est arrivé sur le sommet d'une haute mon-
tagne» ; «fünmin, Aînmin ous non, femme! : «Ne cesse pas d'aimer, ma-
mie, moque-toi du qu'en (lira-t-on!» ; et de ses pronoms : «li-tninme,
minme : c'est bien lui-même» . Enfin, ce redoublement, qui lui donne une
allure très gracieuse, des nuances d'une délicatesse extrême, se reproduit
du reste à toutes les parties du discours .

Une autre des originalités du créole, pareillement d'origine africaine,
c'est cette mine inépuisable de proverbes qu'il possède . On peut dire ici
tout ce qu'on veut en proverbes, ce qui augm:2nte ce «ton significatif»
que nous avons signalé . Il existe un recueil contenant dans les quinze
cents ; et: (lire que la collection est loin d'être complète . On peut estimer
leur nombre à un ininimuin de deux mille ; en voici quelques spécimens :

Fer couper- fer : «Il faut du fer pour couper le fer» ; c'est-à-dire : Aux
grands maux, les grands remèdes .

Tit cochon, lit sang : «A chacun selon ses moyens» .
Attention, pas capon : «Prudence n'est pas lâcheté» .
l'ilit! (lui pas cric(. tuas hi°s~>in l~tcr : «Cl)ercl , , , ,r tu trouveras : de-

mande, ii t~~ ~;4ra d~~nné, etc .»
Zancïolite (1 ) baille femme Il sel selon mistire main Ii : «L'anolis (1)

donne à sa femme le sel selon la mesure (la capacité) de sa main» ; c'est-
a (lite : 't di .t(un selon sc,s itl()yrns .

gent," d,- pËiiis lézards inoffensifs comprenant plusieurs espèces .
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Sel pas besoin vanter tête lit «le sel n'a pas besoin de se vanter» : c'est-
à-dire : le vrai mérite n'a cure de vaines louanges, etc .
On rencontre nombre de ces proverbes dans les patois antiléens, ja-

maïcain, guadeloupéen, guyanais . Il y en a qui font mention d'élé-
phants, de tigres et de certains singes, animaux qui n'existent pas dans
les îles . C'est la preuve de leur filiation africaine, en partie pour le moins .

Maintenant que nous savons le rôle et l'importance de chacune des
langues mères dans la formation de l'idiome, il serait sans doute intères-
sant de connaître par suite de quelles circonstances furent jetés dans le
même creuset ces matériaux divers, pour former cet alliage, non encore
poli, certes, mais du grain le plus fin qu'est le créole . Son histoire est
intimement liée et, de fait, se confond avec celle des Flibustiers et Bou-
caniers .

Entre les années 1555 et 1567, (1) sous les auspices du fameux amiral
Gaspard de Coligny, des protestants français firent plusieurcs tentatives
pour s'établir sur les côtes du Brésil, ensuite de la Floride, mais sans
succès, trois expéditions successives ayant piteusement échoué .

Séduits par les rumeurs de trésors fabuleux que tiraient les espagnols
de leurs nouvelles possessions d'Amérique, des corsaires anglais, flamands
et autres, partis des rives septentrionales de l'Europe, mais particulière-
ment les rudes marins des côtes françaises de la Manche et de Bretagne
attaquèrent sans merci les convois d'Amérique, en croisant sur la route
des galions espagnols chargés d'or, d'aromates et d'autres matières pré-
cieuses . Ils poussèrent peu à peu leurs opérations jusque dans les Antilles .
On n'a pu préciser la date de leurs premières irruptions ; mais de toute
évidence, ce fut peu après la découverte, car «Hakluyt(2) toutefois men-
tionne un certain Thomas Hyson, qui alla en 1526 aux Indes Occiden-
ta-les . . . En 1529 le Gouverneur et le Conseil National de Saint-Domin-
gue élaborèrent un plan pour la protection et la sécurité de leurs navires
contre les dangers croissants du fait des pirates dans les Indes Occiden-
tales» etc . (3) Ce n'est que vers le premier quart du 17e . siècle, exacte-
ment en 1625, qu'ils y prirent définitivement pied en groupement com-
pact et organisé : «Mr . d'Esnambuc, un gentilhomme normand, entre-
prit le premier de conduire une colonie dans l'île de Saint-Christophe où
il se rendit en 1625» . (4)
La même année, de connivence avec les normands, un groupement an

glais vint se fixer dans la même Ile (5) .

	

En

	

1629 ils en furent tous

1

	

R . P Lepers . La Tragique Histoire des Flibustiers . Paris p . 2 et 4 .
~2~ Richard Hakluyt, géographe anglais, né à Eyton en 1533, mort en 1616,

auteur de : «Divers voyages touching the Discovery of America» et un : Discours r, :-
latif aux Découvertes Occidentales (1584) .

(3) In : James Burney,History of the Buccaners of America . London, p . 30 .
(4) Général de la Villestreux . Les Flibustiers Aux Antilles, Paris p . 24 .
j5

	

R. P. Lepers .
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chassés par les espagnols . mais la réoccupèrent, néanmoins, peu de temps

après, en 1630 . C'est à partir de cette époque que ces infortunés, errant,

se répandirent en grand nombre sur les côtes d'H;spagnc,)la, «Il est à re-
marquer, dit le Rd. Père Lepers, qu'ils étaient presque tous Normands,

dignes successeurs de gens qui firent jadis trembler toute l'Europe, comme

ceux-ci furent la terreur de l'Amérique, où, après avoir porté l'effroi et
la désolation sur l'une et l'autre mer, ils sont à la fin demeurés en pos-
session de la meilleure partie de l'une des plus grandes, des plus belles

et des plus riches [les (lu monde, à laquelle on aurait pu donner le nom

de Nouvelle-Normandie, si l'usage qui est le plus injuste des tyrans ne

l'eût emporté sur la raison, en lui faisant prendre celui de Saint-Domin-
kuc . du norn de la ville capitale, et c'est ainsi que nous l'appellerons dé-
sormais, quoique les espagnols aient continué à l'appeler Espanola, ou

Hispaniola .>,
Un autre événement d'i,mport ance capitale pour la fondation de la

future colonie française de Saint-Domingue eut lieu en cette année

1630 ; ce fut la prise sur les espagnols de l'île de La Tortue par les aven-
turiers fran~- ai .e et anglais opérant conjointement . Après avoir, dans la

suite, plusieurs fois changé de main, elle finit par rester acquise aux fran-

çais . Ce fut désormais le point d'appui, le quartier général des habitants
de la c~)te, boucaniers ou flibustiers . L'arrivée des fuyards de Saint-

Christophe ne fit en réalité que grossir leur nombre ; car, James Burney,

dans son «History of thé Buccaneers of America», dit à ce sujet : «L'épo-

que où ils fondèrent leurs premiers établissements ou campements, pour

chasser le bétail pour les peaux et en saurer la viande, dont ils faisaient

un commerce, n'est pas certaine ; mais, on peut conclure que les premiers

à s'adonner à ces occupations furent des marins en mutinerie» . . . «L'ap-

pellation, de boucanier ne fut inventée ou pour le moins appliquée à ces
aventuriers que longtemps après leur première descente en Haïti. (1) .
A l'époque de l'expédition d'Oxnam à travers l'Isthme d'Amérique

vers la ;tiZer du Sud, en 1575, elle ne parut pas être connue» . L'auteur

affirme ainsi i:.lplicitement qu'ils existaient_ à cette époque, mais sans le

nom . Cet Instorien ajoute que ce furent encore des marins déserteurs,

qui ne surent résister à l'attraction d'une vie de liberté et d'aventures .

Ces faits prouvent à quelle date reculée remonte l'histoire des origines

du créole .
Certains auteurs ont fait une différence entre boucaniers et flibustiers,

mais pour Burney, et c'est apparemment la version juste, c'étaient en

général Ics métttcs 1iommes ; ils étaient simpletncut tantôt marins, tantôt

(1 )

	

I c

	

w

	

lme-rage

	

pas

	

I -avis de

	

I auteur,

	

c: .1r

	

la

	

langue

	

lui -iticnne

	

qui

	

a

	

fourni

	

le

	

v� -

cable (bouc.c~~ui) n'a pas pu survivre bien longtemps aux malheureux aborigz , tes

qui la parlaient . Ces pauvres victimes de la cupidité espagnole disparurent pratique-

mcnt cri moins d'une vingtaine d'années après la découverte .
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chasseurs ; leurs occupations étaient, comme il dit : «One of amphibious
character» . En d'autres termes, ils étaient tour à tour chasseurs ou bou-
caniers, pirates ou flibustiers, selon les circonstances .

Ainsi donc, ces hommes, obligés de s'adapter à de nouvelles condi-
tions d'existence très précaires, imitèrent en partie les meeurs primitives
des indiens caraïbes dont ils apprirent notamment la manière de con-
server par la fumée la chair des beeufs sauvages qui abondaient dans
l'île . Ils se firent chasseurs . Comme les Indiens, ils appelèrent leurs éta-
blissements des boucans, dérivé de boucacoui, mot caraïlt~ . Ils s'appelèrent
eux-mêmes des boucaniers, leur long fusil, boucanière, leur cabane ou-
verte de tous les côtés loupa ou ajoupa, caraïbe aïoupa . Isolés sur les
vastes étendues des côtes d'Hispaniola, ils finirent par perdre en partie
l'usage de leurs langues maternelles, de ces anciens dialectes qui variaient
d'ailleurs suivant les provinces de la patrie d'origine . Dans son livre,
«Les Flibustiers aux Antilles» (Paris 1930 p . 24), le Général de la Vil-
lestreux affirmé : «Des débris de leurs anciennes langues ils composèrent
un jargon bizarre . A leurs noms de famille se substituèrent des noms
de guerre qu'ils transmirent à leurs descendants» . Ce jargon bizarre,
c'était du créole en herbe .

Ces immigrants s'accrurent peu à peu d'autres aventuriers venus de
France, toujours normands et picards de Dieppe, Rouen, Cherbourg,
Saint-Malo etc ., mais aussi en second lieu, des angevins et poitevins de
la région des bouches de la Loire, de Nantes, Croisic, Sables d'Olonne,
La Rochelle, Aunis, Rochefort, ainsi que des bretons . Plus tard furent
introduits les engagés, vrais esclaves, ainsi dénommés, parce qu'ils s'en-
gageaient par contrat avant leur départ de France, à travailler un certain
nombre d'années pour leurs nouveaux maitres d'outre-mer . Mais, c'est
toujours l'élément normand qui, de l'avis de tous les historiens, do-
mina .

Aussi, après la paix de Ryswick (1697), qui reconnut à la France la
partie occidentale de l'île, la forte émigration française qui s'ensuivit au
cours du 18e . siècle, provenant de toutes les contrées de la France et
comprenant les couches plus cultivées de la nation, ne put-elle désormais
rien changer, ou si peu que rien, à la première empreinte reçue, et, s'en-
tend, à la langue qu'elle est venue trouver formée sous l'emprise du
nnrmanri T o rrônln aurait nn en franricor nnblntt~ non ennc rotto nntt_r. ... . . .. . .» . . .. .., . . . .1 ..... . ..1 ..~ t,~»
velle poussée française, si toutefois elle avait apporté avec elle l'ensei-
gnement public, mais il ne pouvait guère y avoir à Saint-Domingue
d'écoles publiques (1) . Nous en avons la preuve dans les n.arnbreux
récits de voyage, parvenus jusqu'à nous, de personnes d'une certaine
culture qui avaient visité la colonie entre le milieu et le dernier quart du

(1) Pierre de Vaissière . Saint-Domingue, Paris 1909 .
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18ème siècle (1) .

	

Elles se scandalisaient d'entendre parler le créole dans
les meilleures familles de colons et même par des jeunets filles portant les
plus grands noms de France! Elles se servaient à l'accoutumée, dirent ces
voyageurs, dans leur ignorance des antécédents du créole, de ce grossier
jargon inventé à l'usage des nègres! A vrai dire, !e français n'a jamais
été réellement la langue de Saint- Don?ingue : Comme de nos jours en
Haïti, il fut. l a langue des très cultivés, la langue des salons, la lan-
gue des grands jours . Quoi donc de plus naturel que des gens issus
du pays normand ou angevin aient continué, par tradition, à parler le
vieux patois provincial si légèrement modifié dans le créole, surtout à
cette époque-là où ce dernier était plus proche qu'aujourd'hui du dia-
lecte originel! C'est ainsi que le créole, malgré plus de deux siècles près
de dominc.tion française, est jusqu'à cette heure de conformation fonciè-
ment normande .

Le contact avec le caraïbe fut le premier élément qui altéra la langue
originelle . Il a bien fallu se faire comprendre de part et d'autre . Je me
répète en disant qu'il est difficile de préciser l'époque exacte où les pre-
miers européens, (autres que les espagnols), surtout français, entrèrent
en relation avec les aborigènes . Qu'il nous suffise de savoir que, dès le
règne de François I, (les aventuriers français arrivèrent en Amérique . (2)
Lucien de Rosny cite dans son livre «Les Antilles» quelques courtes
phrases mi-françaises, mi-espagnoles des caraïbes(3) reproduites de C.
de Rochefort :

«C'est pour communiquer auec les européens qu'ils avdieni composé
eux-mêmes une sorte de langue dans laquelle il se trouvait de l'espagnol,
de l'tutgl(ris et du llamand . lis disaient souvent à un français par exemple
«Ah! si toi bon pour caraïbe, moi bon pour froncé», ou encore «froncé
mouche(4) bon pour caraïbe» ; Maboya(5) mouche fâché contre ca-

raïbe ; il était âgé : «inoi mouche lunes»(6) . Faisant allusion à l'absence
de vêtements chez les caraïbes : Non ça bon pour froncé, ça bon pour
caraïbe. Encore : Compère, toi trompé caraïbe. Tous indistinctement se
traitaient de «ibaotranale» répondant à celui de compère(7) qu'ils don-
naient aux français, en leur parlant . Ltendant le bras comme poux me-
surer, ils disaient : «froncé bonne comme esté .»(8) Quel dommage que
l'auteur n'ait pas aussi cité de ces phrases avec mélange d'angdaisl

(1) Voyages d'un Suisse dans différentes Colonies d'Amérique . Neufchâtel 1785 .
Lettre XX111 n. 241 .

(2) ('on,sidérations gé,, ,:ralcs su_ I :lai :ire
'
-*u Brésil cité par Léon Vignols, Flibuste

et Boucane Paris 1928 in Général

	

Vilx,treux Les FIi5cstiers aux Antilles p. 1 .
(}) I .ueien de I(c ;s ;t

	

I cs Ail

	

l'ans 1886 . 1, 251
(4) %ouche, altcration de l'csnagnol macho.
(5) 1 e mourais gcnic des càraï5es .
(b) II " , "I'sovment le , .ilin.liicr Iunaiic,
(7) Origine du «cornpètex, créole . En cr . rien ne se dit sans ce mot.
t81 :.( .slcr c^I,agnol, 1,ton (létnonstr- pour : ceci . (1) José Gabriel de Garcia, Historia de Santo-Domingo.

Ce sont apparemment les plus anciens textes créoles qui nous soient
parvenus, les premiers balbutiements de notre idiome . Dès le début, le
caraïbe y a donc apporté sa contribution qui aura été, peut-être, l'unique
survivance de cette langue morte avec la race qui l'avait, au dire 'des his-
toriens de cette ère, portée à un haut degré de perfection, «grâce à la
richesse, la fluidité de ses radicaux, la simplicité de l'artific? de ses
racines, et le facile mécanisme de ses dérivations . . . La douceur et la ca-
dence de ses constructions la rendaient aussi idoine à la poésie qu'elle le
fut par la variété des conjugaisons de ses verbes et par la facilité avec la-
quelle se déclinaient ses noms.»( 1)

Il résulte de ce qui précède que l'indien caraïbe parlait le créole . S'il
fallait d'autres témoignages, on pourrait encore citer ce passage du Rd.
Père Labat (Nouveau Voyage aux Isles d'Amérique . 1694-1705 . Paris
1931 p . 131-132) relatif aux maeurs de ces aborigènes : «1 .' :, savent
presque tous, particulièrement ceux de la Dominique, assez de mauvais
français pour se faire entendre et pour comprendre ce qu'on leur dit.
Il y en avait un dans cette troupe qui parlait français fort correctement .
Cela m'étonna et me donna lieu d'entrer en conversation avec lui . C'é-
tait un homme de plus de cinquante ans ; je sus qu'il avait été élevé par
Mr. Château Dubois, il avait été baptisé et très bien instruit, il savait
lire et écrire . Mais il avait quitté la religion chrétienne, dès qu'on l'avait
ramené à la Dominique qui était son pays, où on espérait qu'il aiderait
aux Missionnaires que nous y avions alors, à convertir ses compatriotes»
etc . . . . 11 n'y a pas de doute que «le mauvais français» que mentionne le
Père Labat était cette «sorte de langue composée par eux-rnêrn,,:» que si-
gnale C. de Rochefort ci-dessus et qui ne fut autre chose que du créole
dans un stade plus ou moins avancé de développement .

Ce mélange de langues, imaginé dès la première heure par l'indigène
pour pouvoir trafiquer avec les européens de tous les groupes et plus par-
ticulièrement les français, (les plus nombreux après les espagnols) fut,
vraisemblablement aussi, par ricochet, le trait d'union qui oignit en-
semble les aventuriers de toutes nationalités contre l'ennemi commun,
l'espagnol, lequel avait la prétention de monopoliser l'exploitation ex-
clusive de tout le nouveau monde. Dans leurs communes entreprises
contre le féroce conquistador, ils procédèrent avec une violence inouïe,
une haine implacable ; contre lui, toutes les armes, tous les moyens d'ac-
tion, pillage, incendie, rata, massacre, furent de bonne guerre . Quoi
qu'il en soit, il est évident que cette espèce de langue internationale `im-
provisée ne pouvait contenir que les mors les plus usuels de chacun de
ces idiomes, mots qui sont sans doute restés dans le créole . Mais, la rela-
tion si intime de l'anglais et de l'espagnol, respectivement, avec celui-ci
tient à des causes autrement profondes .
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A propos de l'apport anglais, nous avons déjà relaté qu'à partir de
l'année 1625, normands et anglais vécurent côte à côte dans la petite
île de Saint Christophe ( 176 kms carrés) , dont ils se partageaient la pos-
session . Cette commune occupation, scellée par un traité de perpétuelle
amitié, ne fut rompue pour la première et la dernière fois qu'en 1688,
par l'attaque des normands-français contre la partie anglaise - de l'île,
dont ils furent finalement expulsés pour toujours l'année suivante.( 1)
Mais la longue cohabitation fraternelle de ces deux éléments, la mu-
tuelle interpénétration qui s'ensuivit durant ces soixante-quatre ans, fit
pratiquement de flibustiers anglais et de boucaniers français, qui s'ap-
pelaient incfiflt~c -erz~ment «les frères rie la c6te» une seule et même com-
munauté . En quelque lieu qu'ils fussent établis, ils n'admettaient entre
eux de distinction due lorsque leurs nations respectives se faisaient la
guerre . Et encore, leur indépendance était si complète qu'ils n'en tenaient
,compte que selon leurs intérêts particuliers ou leur bon plaisir . Les fli-
bustiers français rrr~,ntaient fréquemment les corsaires anglais, et vice-
versa . dans leurs irycessantes incursions dans les «terres espagnoles» . Les
deux parties eurent donc réciproquement l'occasion d'apprendre pour le
moii ; ,? de-; 1>ribïs de l'itne ou de l'autre de ces langues .

i .,s tït� ,t ;c~~ 1}~st~~c~~lucs suffiraient à elles seules à expliquer la forte
empreinte cic l'angla1r, sur le créole . Mais il y eut d'autres voies d'infil-
tratior . l es fréquentes expéditions des normands-français contre les
colonies atcglaises vinrent à certain moment renforcer cet élément, en in-
troduisant à Saint-Domingue les noirs des pays voisins . Ceci est d'in-
térêt fondamental .

Avec l'aide des flibustiers français, les anglais firent en 1655 la con-
quéte de la Jamaïque sur les espagnols . Ils la peuplèrent d'esclaves, ainsi
due, teti

	

uttes posçessit>ns dans les Antilles . Madiou(2) rapporte :� rs a .,

	

r
«Cependant en 1562, 1ohn Hawkins vient mouiller, avec une flottille

pavillon anglais . le long des côtes de la Guinée, y exerça des acti-
vités, cilles- . be.iucoup de noirs et les transporta en Amérique . Il en ven-
dit 300 à 1-Iispagniç~iat Dès lori la traite prit un développement qui n'eut
plus de bornes» C~eri établit que les anglais s'y livrèrent peu après les
espagnols, mais un siècle et demi avant les français . «I .1 y eut à la Ja-
maïque en 1690 quarante mille esclaves . De cette année jusqu'en 1820,

^^ fat in�, nrrF~ huit cent mille.» ((Encycl. Britann .)
Nos flibustiers,

	

ainsi due l'affirme le Rd . P . Lepers, (3)

	

se pour-
vovaicn ; .1bondammt nr à la I .imiÏgoc . dont les noirs parlaient naturel-
lciuent l' .inglais, niais probablement aussi un anglais plus ou moins
teinté d'espaç;iiol, puisque, pas bien longtemps auparavant, l'île avait

( l .)

	

J,imcs 13utncy, » . 2 î 2 .
( l 1-lisioire ci'1- l
y 11 R . l' . I cpris t, . .'()'I .
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appartenu à l'Espagne . De nombreux noirs espagnols, lors de la con-
quête anglaise, se refugièrent dans des lieux inaccessibles des mornes et
furent appelés «maroons» (marrons), nom par lequel, jusque de nos
jours, on désigne leurs descendants .

Le Rd. Père Lepers, dans sa «Tragique Histoire des Flibustiers et des
Boucaniers» rapporte (p . 204-208) : Les descentes que les flibustiers fai-
saient à la Jamaïque pour y enlever des nègres étaient surtout si fré-
quentes qu'on n'appelait plus cette île à Saint-Domingue que la «Petite
Guinée». . . (1) «Pillant ou détruisant tout ce qu'ils rencontraient, attentifs
autant à enlever le plus de nègres qu'ils pourraient comme étant le plus
riche butin qu'ils pourraient faire . . . embarquèrent dans leurs vaisseaux
ce qu'ils y trouvèrent de plus précieux et enlevèrent plus de deux mille
esclaves, lesquels, par l'affection qu'ils ont naturellement pour les Fran-
çais, dont ils savent qu'ils sont traités avec douceur, venaient eux-mêmes
se jeter entre leurs mains». . . Relatant une autre expédition de la même
époque, il continue : «Après quoi ils (les français) revinrent au Petit-
Goâve avec un butin de deux à trois mille esclaves» .

Petit-Goâve et l'île à Vache, à part La Tortue et Port-de-Paix, furent
des repaires des Flibustiers, et, à cause de leur proximité de la Jamaïque,
les principales bases d'opération contre cette île .

Voilà qui expliquerait le fait que le créole du Sud et de l'Ouest est
plus mêlé d'anglais que celui du Nord. Ainsi donc, les tragiques faits
de guerre des boucaniers et flibustiers, les vrais conquérants et fondateurs
de Saint-Domingue, furent un important facteur de la formation du
créole .

Les expéditions militaires ultérieures des anglais contre notre pays,
du temps de la révolution française et de nos guerres de l'Indépendance,
ont indubitablement laissé quelques vestiges dans le créole, mais certes
pas au-delà du vocabulaire, ainsi que nous le constatons de nos jours à
la suite de l'occupation américaine . En effet, ces armées, guerroyant sans
cesse, n'ont pas pu établir de contact suivi avec la population au point
que leur influence eût pénétré la contexture, la syntaxe, la moelle même
du créole comme cela se manifeste en réalité . En ce temps-'là, (fin du 18e,
commencement du 19e siècle) la langue était d'ailleurs complètement
formée .

Quant à l'espagnol, il n'avait certes pas eu besoin de l'intervention
du caraïbe pour imposer son association au créole . La presque totalité
d'Hispagniola, excepté une mince bande côtière occupée par les h'ouca-
niers dont les ajoupas étaient clairsemés sur la vaste extension du lit-
toral, fut espagnole . Bien que la partie occidentale fût moins peuplée
que l'orientale, les espagnols y avaient, à certaine époque, également des

(1) Un quartier du Cap-Haïtien s'appelle encore Petite-Guinée



(1)
(2)
(})
(4)
(51

l%)

établis.sennents qui voisinaient avec ceux des français . Il y eux donc con-
tact permanent entre les deux groupes ; et les luttes acharnées qu'ils se
livraient, les fréquentes incursions, enlèvements d'esclaves, vraies raz-
zias qui s'effectuèrent de part et d'autre, rendaient encore plus forte la
mutuelle attirance linguistique . La population de Saint-Domingue
s'augmentait ainsi d'éléments espagnols sédentaires, noirs, caraïbes, et
autres qui sont demeurés sur le territoire, nonobstant que la ligne fron-
tière reculait graduellement . Les nombreux noms de lieux de ces ré-
gions, tels que : Cerca Carvajal, Tomassique,(1) Vandévère(2), Bel-
ladère (3 ) , etc ., rappellent encore aujourd'hui cette occupation . I1 en est
de même du langage de la population, lequel renferme des mots espagnols
en proportion plus forte que dans le reste du pays . .

Mais, outre ces acquisitions, la plupart des noirs obtenus des espagnols
hors de l'Ile, le furent également par les moyens violents, les expéditions
lointaines des flibustiers vers les autres Antilles et 12 côte ferme de l'Amé-
rique . «Les côtes que les flibustiers français fréquentaient le plus étaient
de Caraque(4) de Carthagène, de PortobeJlo(5), de l'embouchure de la
rivière de Chargres(6) ainsi que les côtes de la Nouvelle Espagne et l'Ile
de Cuba» . (Histoire des Flibustiers, Rd . P . Lepers, p . 69)

Plus loin, le même auteur ajoute (p . 123 :) «L'on ne parlait que des
prises que les flibustiers faisaient tous les jours, dc vaisseaux espagnols
et de leurs descentes sur les c(-)tes de cette nation, où ils pillaient non

seulement des villes, mais encore des provinces entières et en emportaient

un butin incroyable en or, argent et esclaves» .
Encore plus loin (p . 135 :) «il n'y avait en ce temps-là qu'assez peu

de noirs duns la colonie, et ceux qui y étaient, avaient la plupart été en-

levés aux espagnols dans les descentes que les flibustiers faisaient souvent
sur leurs terres» .

Parlant de la célèbre expédition de Vera-Cruz et du sac de cette ville,
le R . Père Lepers raconte (p . 137)

«Ce fut donc une nécessité aux flibustiers de partir(7) et ils le firent
emmenant avec eux, à défaut de la rançon qui leur manquait, tous les
esclaves de la ville avec toutes les femmes et filles noires ou mulâtresses
quoique de condition libre, lequel nombre de prisonniers était environ de
1500 personnes . . . enfin ils arrivèrent au Cul-de-Sac à la côte Ouest» . (8)

«La plupart de ces mulâtresses et même des négresses eurent le bonheur
de se :::amer aS3ez bien loris la colonie, alors qu'il y avait encore peu de

"homasim, .
luan-de Vc:a .
Vcladcro .
Nom (le Caracas francisé à l'épcyuc .
t\ une vingtaine ( l e milles de la ville actuelle de Colon.
/\ , ou I milles de Colon
De Fera Crur. après le pillage .
1- :vic(emment le fort-au-Prince actuel .
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femmes blanches et pas beaucoup de noires . Elles y ont presque toutes
laissé postérité et c'est d'elles que descendent en meilleure partie ce que
nous y voyons aujourd'hui de mulâtresses ou gens de sang mêl%é . . .» (Le
mot «aujourd'hui» du R. Père Lepers se rapporte à l'époque où il écri-
vait son histoire, vers 1715, mais, les faits relatés se passèrent vers 1670),
L'élément «espagnol», par ces incessantes prises, fut donc largement re-
présenté au sein de la colonie et devait laisser des traces indélébiles dans
la formation de la langue .

Par ailleurs, la possession légitime par l'Espagne de toute l'Ile, qui
dura deux siècles jusqu'au traité de Ryswick (1) , ainsi que les guerres
ultérieures entre la France et l'Espagne, et plus tard, la longue occupa-
tion de la «Partie de l'Est» par Haïti(2), n'ont pas manqué de laisser
des traces profondes dans le créole .

Concernant l'historique de l'apport africain, nous avons déjà vu que
l'immigration noire des débuts provenait des pays voisins, espagnols et
anglais ; il consistait donc en individus qui connaissaient déjà ces lan-
gues, ayant préalablement séjourné dans ces colonies. Nous avons dit
aussi que l'élément noir, introduit en droite ligne d'Afrique, arriva tar-
divement par rapport à l'époque de la création du créole, nous ajou-
terons, pour préciser l'époque de l'arrivée des noirs directement d'Afri-
que, la citation suivante :

«Dès le commencement du 16ème siècle, il y eut des esclaves dans les
établissements espagnols aux Antilles (Georges Scelle, Histoire de la
traite négrière, Tome pr . 122, 125-26, 131 . In Pierre de Vaissière,
Saint-Domingue) et dès le début de notre colonisation aux Iles, nos co-
lons y possédèrent des noirs . Mais c'étaient des esclaves empruntés aux
colonies voisines, et une correspondance régulière entre nos Antilles et la
côte d'Afrique ne s'était point encore établie . Pigeonneau trouve dans
les lettres patentes du 24 Juin 1633, accordant aux sieurs Rosée, Robin
et leurs associés, marchands de Rouen et de Dieppe, la permission de tra-
fiquer seuls pendant dix ans à Sénégal, Cap-Vert et Gambie, l'origine
de la traite française . . . Ce n'est qu'en 1664 avec la fondation de la Com-
pagnie des Indes Occidentales, qu'on commence à voir naître une impor-
tation directe des nègres d'Afrique» . Selon le même auteur, les forts con-
tingents de noirs d'Afrique ne commencèrent à arriver que vers le pre-
mier quart du 18ème siècle. (p . 164) .
En résumé, les premiers arrivants d'Europe, après les espagnols, s'iso-

lant sur les côtes de l'Ile, n'eurent de rapports qu'avec les aborigènes qui,
pour se faire comprendre, composèrent, par la combinaison de mots ca-
raïbes, normands-français, anglais, espagnols et même flamands, une
sorte de langue cosmopolite . Dans cette mixture, le normand, par suite

(1) En 1697 .
(2) L'actuelle République Dominicaine . 1822-1844 .



de la très grande supériorité numérique de ses immigrants, avait naturel-
lement la part prépondérante et ne tarda pas à dominer tout l'idiome .
En même temps, le facteur anglais n'eut pas de peine à s'introduire

dans le créole, . grâce à l'arrivée de Saint-Christophe des flibustiers nor-
mands qui y avaient sans doute appris cette langue . Leur parler, en rai-
son de la promiscuité dans laquelle vivaient, sur cette petite ile, les deux
éléments «frères de la côte», a dû être de fait un normand fort mitigé
d'anglais. L'apport anglais fut augmenté dans la suite des contingents
de noirs enleués des colonies uoisines par les flibustiers .

L'espagnol, de son côté, eut de multiples voies d'accès dans le créole :
voisinage immédiat sur la grande terre, où manquait toute ligne fron-
tière, contact journalier du fait de constantes hostilités réciproques, en-
lèvements de femmes et autres attentats, évasions d'esclaves qui recou-
vraient ainsi automatiquement leur liberté, sans compter l'introduction.,
par les rapts des flibustiers, d'immigrants de toutes catégories, noirs et
autres .

En ce qui concerne l'africuirl, tard venu, il ne put qu'ajouter à cette
curictlse bouillabai,est" l'rr .tir:rri.sunrac"rrrent de son goüt, en lui insufflant cer-
tains traits de son génie propre, traits qui rehaussent de tisanière si ori-
ginale la forte personnalité du créole .

Les dialectes créoles parlés dans les autres Anti!les ont été formés plus
ou l-tloirl', par les mcâanr4 c1 ,inents, la différence entre eux consistant prin-
:ipalnc dans le i3osag~ de ces divers apports . Le papiamento, dont les
composants principaux sont l'espagnol et le hollandais, contient égale-
tuent des mots anglais, != rançais et caraïbes, ces deux derniers dans une
proportion insignifiante, il est vrai . Le dialecte des Antilles Françaises,
sous la poussée de l'instruction populaire en français, s'est notablement
éloigné du créole haïtien ; il s'est sensiblement francisé. Il n'a, d'ailleurs,
jamais été aussi fortement mêlé d'anglais et d'espagnol que le nôtre. On
y rencontre encore des vestiges du normand, tant dans le vocabulaire que
dans les instruments grammaticaux, dont de typiques, comme çu, chu,
sré (pour S'vais), à celle lin, annous, tant seulement, si tellement, etc.

_a langue ilaïtiCÜne, depuis 1 ' llidépcndaliCé, n' a pu non plus se déro-
ber tout à fait à l'influence du français, consécutivement à la diffusion de
l'enseignement public ; mais, dans une mesure moindre que dans les colo
nies françaises où l'éducation nationale est plus répandue . En Haïti,
dans les villes, dans les milieux plus cultivés, on Parle, _cour ainsi dire .
un autre créole que dans les campagnes . La population rurale, à peine
touclxe h,ir les ccc,lrs, .i c~ , n.tirrvc l' .incicnnc langue inchangée, dans toute
tin purcté . c - .-,i I .À surtocii que s'est préservé le créole issu du normand.

Cependant, comme c'est le cas pour toutes les langues parlées, qui,
livrées à elles-mêmes, obéissent «à cette loi de simplification caractéris-
tique des langues jadis écrites qui se trouvent réduites à la pure tradition

orale entre ignorants», (1) le créole a tendance à s'abréger constamment ;
il y a lieu de craindre qu'il ne finisse, les agglutinations s'accentuant de
plus en plus, par devenir presque entièrement monosyllabique . Pourtant,
ce n'est pas l'emploi qui manquerait pour le créole écrit, le clergé catho-
lique est si bien imbu de la nécessité de se faire entendre par la masse
paysanne ne parlant que créole, qu'il a publié un catéchisme créole et que
le prêtre, en chaire, s'adresse à l'occasion en créole à ses ouailles de la
campagne . Certaine dénomination cultuelle protestante a traduit une
partie du nouveau testament, et les pasteurs prêchent couramment en
créole . S. E. Sténio Vincent, Président de la République, lui-même, a
cru devoir, au cours de ses tournées, s'adresser souvent à la paysannerie
en un savoureux créole .

Sans doute, ces exemples seront imités par toutes les organisations dé-
sireuses de divulguer dans la plèbe rurale des messages de caractère utili-
taire, instructif, éducatif, humanitaire, etc. ; par exemple, la gendarmerie
en relation avec le code rural et autres règlementations, les services de
propagande agricole, d'hygiène publique, etc.

L'usage du créole écrit a été évidemment handicapé par l'absence d'une
orthographe uniforme, ce qui rend difficile la lecture de la langue . Il
manque aussi une grammaire du créole . Des études étymologiques ré-
centes perr ttent d'espérer que ces lacunes seront bientôt comblées . Il
existe néanmoins quelques rares ouvrages écrits dans le créole, dont :

Duccxurjolly, Manuel des Habitants de Saint-Domingue (18ème . siècle) contenant un
petit lexique et manuel de conversation . (2)

Auteur inconnu : La chanson de Lisette, (poésie de l'époque coloniale) reproduite
dans plusieurs ouvrages de ce temps-là, et plus récemment par Pierre de Vaissière .

Auteur Inconnu : Le Poème d'Evahim et Aza, reproduit par Dzscourtilz .
Georges Sylvain : Cric? Crac!, Les Fables de La Fontaine traduites en vers créoles .
Frédéric Doret : Les Fables de La Fontaine, en prose ; série de contes publiés dans cLa

Petite Revue» à Paris .
Mgr, Kersuzan : Catéchisme en créole .
Oswald Durand : Choucoune, fameuse poésie créole écrite pour une méringuz (rumba) .

Du créole des Antilles Françaises, on peut citer :
Baudot : Oeuvres créoles, Poésies, Fables, "l a:itr, Contes .

Il y a encore beaucoup d'autres eeuvres haïtiennes connues qui méri-
teraient d'être éd-itées :

De Pradines (dit Candiot) : Chansons créoles .
Th . Salnave : Chansons créoles .
Pollux Paul : Diverses comédies, dont «Les Hommes Nouveaux» etc .
.Tohan Rvlcn (Alnhnneo Honrinno7l Cliancnne rrenloc

James Burney, (p . 293-294) en manière d'épilogue à sa remarquable
«Histoire des Boucaniers d'Amérique» dit : «I1 est fort heureux pour les
Espagnols et, peut-être, pour les autres nations maritimes de l'Europe,

(1) Les Ponts Romains . Du latin à l'anglais P . Crouzet . Toulouse 1929 . p . 18 .
(2) Vol . 2 . Paris 1802 . p, 283 à 291 .



que les Boucaniers n'aient point tant visé à la conquête et à la colonisa-
tion qu'au pillage qui fut leur unique objectif, et qu'ils ne fissent rien
pour se rendre indépendants, alors que c'était en leur pouvoir de le faire .
Parmi leurs chefs, il y en eut de fort capables, mais deux d'entre eux
seulement, Mansvelt et Morgan, paraissent avoir envisagé quelque projet
d'établissement, indépendant des Gouvernements étrangers ; mais le mo-
ment propice avait passé . Avant que La Tortue fut prise pour la Cou-
ronne de France, un tel projet eût pu être réalisé avec de grands avantages .
Les boucaniers anglais et français étaient unis à cette époque, l'Angle-
terre était aux prises avec une guerre civile ; et la jalousie que portaient les
Espagnols aux empiètements des Français dans les Antilles, éliminèrent
toute probabilité d'action commune en vue de supprimer les Boucaniers .
S'ils avaient profité de ce moment pour créer à leur profit un mode quel-
conque de gouvernement régulier, il n'est pas improbable qu'ils eussent
pu devenir un puissant état indépendant.»

Dans une pareille entreprise, l'aide des indigènes dont ils ont toujours
respecté la liberté et qui furent la plupart du temps leurs alliés contre les
espagnols, leur eût été certainement acquise .

Ainsi, le créole, ou, si ce n'est exactement le créole haïtien, un idiome
composé des mêmes éléments et qui lui ressemblerait fort, a perdu l'oc-
casion de devenir la langue d'une bonne partie de l'hémisphère, peut-
être . De toute façon, Haïti est le seul pays indépendant de l'Amérique à
posséder une langue nouvelle, créée spontanément sur le continent amé-
ricain . C'est aussi l'originalité exclusive du Pays .

. Quel est l'avenir du créole? Ses origines, se perdant dans les brumes
des premiers temps de la découverte du continent, nous ramènent à bien
près de quatre siècles et demi en arrière, durant lesquels il s'est développé,
recueillant sur son chemin, les apports de toutes les sources . De nos jours,
il s'enrichit encore de nouveaux vocables espagnols introduits par les
émigrés retour des pays voisins, de mots anglais créalisés durant la ré-
cente occupation américaine . De même que le créole, aurait pu, par le
courage des Boucaniers, dans le passé, devenir la largue d'un grand état,
il sera dans l'avenir ce que l'auront fait l'endurance, la vitalité, la vail-
lance du peuple. haïtien auquel paraissent réservées les plus brillantes
destinées .

CHAPITRE II

PHONETIQUE DU CREOLE
Les premiers essais que nous avions tentés pour fixer les bases de la

phonétique du créole sont demeurés infructueux ; car, nous nous sommes
heurtés, en prenant comme base étymologique la langue française, même
la vieille langue de l'époque, à des complexités irréductibles . Il . a donc
fallu chercher ailleurs .
De patientes études sur les origines du créole vinrent nous révéler

le fait capital, au point de vue de la formation de la langue, que les - pre-
miers émigrés français dans les Antilles, ceux qui devaient constituer plus
tard le noyau de la future colonie de Saint-Domingue, furent en ma-
jeure partie des normands et des picards . (Voir Origines du Créole) .

C'est ainsi que nous fûmes amenés à intensifier nos recherches dans le
dialecte normand des 16ème et 17ème siècles, à l'aide d'ouvrages sur ce
patois et dont il nous est agréable de citer en parti..ulier le «Dictionnaire
de Patois Normand» de Henri Moisy . Sur ce nouveau plan, tout ce qui
a trait à la prononciation et à la morphologie du créole se simplifie à
souhait, s'explique aisément .

Sans doute, il est étonnant que cette dérivation, presque exclusivement
normande du créole, ait toujours passé inaperçue . Pourtant, la distinc-
tion s'imposait, car, somme toute, il a existé une différence sensible entre
les anciens dialectes français et normand . La chosC serait encore conce-
vable, s'il ne s'agissait que de commentaires de date récente, mais, il en a
déjà été ainsi au 18ème siècle, c'est-à-dire à une époque beaucoup plus
rapprochée que la nôtre, de la formation du créole .
On disait simplement, pour expliquer les variations entre français

et créole, que celui-ci était une barbare corruption de la langue primitive.
Témoins les nombreux récits de voyage parvenus jusqu'à nous, de per-
sonnes très cultivées qui avaient visité Saint-Domingue vers le milieu du
1 dôme siècle (Voir origines d,. fr.-o1..).

De fait, le rapport entre normand et créole, comme on fe verra' au
cours de cette étude, est si intime, qu'il suffira d'analyser les variations
phonétiques du normand comparativement au français, pour obtenir
celles du créole, compte tenu naturellement de l'influence subséquente du
français et des autres langues composantes, influence d'ordre secondaire
d'ailleurs .
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~'1 .T'ai ou :1 nla ;1 "p~:~sition, pour
trois ouaru~~rs~t.ïcutlts :

.

tuairc jucrtlecci5~, par
orüutalc5. Pari :, ~Inism :rtauw " .
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relation se trouvent .étroitement unis à péléme
signification. Or, par suite des nécessités de leu.
condition servile, les nègres de Madagascar trans4
portés z Maurice ont d1 adopter le vocabulaire
français . Ils ont donc, fatalement, aliéné leurs

formes grammaticales caractéristiques par cela seul
qu'ils substituaient des mots français aux, mots
malgaclies . Il est d'ailleurs évident que les afûxes
lie pouvaient être adaptés il, ces mots nouveaux
Conjugué à la malgaclie, le verbe toi(yé ,c tuer
eût été inintelligible [mur les Inaitres : inaîï-touyé ou
irai-toityé 'r;io je tue ; lien-louyé ou ni-touyé »ao j'ai
tué ; han-touyé ou Iai-toué nto je tuerai, etc.-

Cependant, les habitudes grammaticales des
Ilègres s'opposaient 'à ce qu'ils adoptassent la gram-
maire (le la flingue française . M. 13aissac dit à, ce
sujet : « Moins encore drue les barbares germains

-
lt

l'heure oit' la con(lt .tête les établissait sur la terre
romaine, nos esclaves n'étaient aptes à se servir de
l'outil délicat (iti'ulie civilisation vieille de douze -
siècles avait leuteulellt

	

Il lié l)our soli usage,
Cesrapl)orts exacts (le mots entre eux, ce luxe de -

modifications (ians leur forme ou leur désinence,
suivant leur l)lace ou leur fonction, ces articula;'
deui=l ai'ssi sotilllc5 que varIC'es entre les ((inventes

t _ . . . .,.Cie 1 :1

	

1(1'!1'! r .li ine iiij "y)'t71iCs 7t71:71i11tc~

ttuc.unt d'ulvt~avc~ aiu'iIa (lov ;vic' :it 1iv('ossuiretneut
lï1'i ;=cr ('t ritt'il=

	

[)1r des

Nrscnc, =_nnlrEiv rrr

mains mttlhàbilés, la -,proposition frat1eaise

tomber_un à _.uii tous ses mots, et dans sols irr:puis-

sauee; à _les rattacher_ el>tre eux lmr (luelque lie:)

nouveau, le créole, se fiant sur leur réccilto colié-

sion, se borna it les remettre sorriniairclucnt debout,

côte <t côte et vaille (lue vaille, (lait=

les avait Tlacés le français .

Cette explication -des forllles gritmluaticrtlcs du

créole mauricien n'est point accelatable . En c~!1L-t, si

les nègres avaient adopté la 1ranintt1Lre (les colons,

Cil même temps qu'ils leur etr117rtlnttl,ic,Ili, leur voca-

bulaire, le Créole serait devenu 7111 ja'_'1!'o11 ., nias tU

bCilre ii't'itt point été aboli, surtout dans 1('s protl~:)1 ?s

de la troisième personne ; le vérbc a!_truil CDtI ~'t` :'(

iticonsciciiililent l'une ou l'autre ûcs fluxions du

pluriel ; l'auxiliaire « avoir » et le verbe Sitl)s1.1,1iti -}'

n'eussent point été élimiu(~s,- rfc . En ?'1:~.11ita~. les

esclaves malgaches ont - ilnl)ortc à Maurice leur

grtimmaire maternelle, moins les l'ormes dont j'ili

parlé précèdernulefit . C'est qu'à C<ité (l :~ ces formes,
7 r

produit d'une évolution qui i1e s ust- ll,ilit titii:: _zatl;

les l;tiil ,-ues (les'~'rOüpCS poIVIIFJstP) ;

illftl~itellC a conservé fi i

	

l'1tnlrCta .lr?

	

t'. :Li ;;tlc',
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MU11C aux larigues (ics ti'oi`3
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sol de Maurice, tuile-ci

	

;) . l iairi ; tt

	

- !' < <'i c,?r e .

tG'Cst 1101ir(IiT01 le -lïi?d'lU!' )lULlttla'~1T ~ `~ri*.?I",

(lut( " ")''. 1 ' 11 .1 dit,
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les nègres de l'île Maurice ont plié le -vocabulaire-.
aux lois de leur phonétique, et, dans cette,

accommodation, non moins que dans la substitution
de leur grammaire à celle du français, ils Ont
déployé une force de résistance comparable, au
moins dans une certaine mesure,. iL celle des popu-
lations angle-saxonnes qui, après la conquête nor-,
mande, ont fait prévaloir leur grammaire et leur
phonétique sur la grammaire et sur la phonétique
des conquérants.

Ainsi, par trois fois au moins, si les vainqueurs,
si les maîtres ont imposé tout ou partie de leur
vocabulaire, les vaincus, les esclaves ont maintenu
contre eux ce qui constituait réellement leur langue
la phonétique et la, grammaire.
--Ces faits pleinement historiques sont d'une imper-
tance considérable, car ils font toucher du doigt
que les rapprochements de mots chers à l'ancienne
école, sont dénués de toute valeur scientifique aussi
longtemps qu'ils n'ont pas été confirmés par des
concordances phonétiques et par clos similitudes
grammaticales, vérité fondamentale sur laquelle on
ne saurait trop insister, par la raison que, dans les
temps préhistoriques, bien des langues ont pu se
former, comme les idioiiies né ;̀ro-i,ryoii et maléo-
aryelr, fmi,lais moderne, le c ;lra~il,e

	

!L la suite
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Dec Parler clos 1iownes e6 fin Parler des femmes
la lu,ague cara'ibe, par Lucicu Ail,tlll . Paris, blaiaouucu~'e
181, 9 .

K1~.(:Ilo-~\I:Y11:1 L:1 ~~ :\S .i~t1- 4; ;"

de conquêtes, d'iLSSeI'V1sSeT1L~31tLS, Ct s.~ulvi'i5 '', . ,

(lues, de migrations forcées ou volont;4irc:; .
S'irai plus loin . Il est, dans la 'cieilcc, un

blème qui

	

n'a Point elTeore, été

	

r:~solli ,

	

j i,

	

\ LlL

Parler du passa<r"e de toiltE.o, . . less' J :L .l�e,; f> ; arveï+ue-__ .
ancielitlës de

	

(état syiltli. ticllle

	

à l'~t ,t :Lïi :Llyli

que, évolution qui contragulü:rei :ic'ilt ;LV(u. lit

fixite des lai1<(ylleS

	

lus tl'1blis oi'Stri-

naires du plateau de p?aTnir onc

émigré dans toutes les directions, ;;'ialvla1tlant ILu

milieu de populations auaryeu44c~ flnï . l, ;Lrl ;\itÏlir

d'autres langues, les soulrlett<Lilt par

leurs armes et, à l:L lon-ii® ;

on pas fonde
iiiiii, cilthèse <L l'altalyse 11 i'L ho
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ment au moins, felfort iI>sGi icC ;1, d.^; ~ .~ "
ayant adopté là

teliii leur graminairc propre dan: clos

nous sont point parvëiias,
al'11t10glLeS 2l Ce liLtii7 I lhâtllallE,'
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