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LE FRONDON
Novelle en patois de lai Montaigne des Bos2)

pai Diu Sougdje

I

Tchaind c'ät que nös demoeraivins ä Bie-ä-Fond3), nos pus
pres-vesi'ns et'int des bouennes dgens que ne vouedjaivint que doues
Iroues 4) tchievres. E me sanne qu'i revois le pere qu'etait couerbo-
tat, qu'aivait le coue in pö tchaimpe, les tchaimbes aissenees et que
poetchaive, cman in teufe, lai senainne et le duemonne, enne an-
glaise ai couertchats (ce n'ät que les ouerdieuillous, n'ät-ce pon,
que viant des botons Lu bouebe, qu'on-z-y diait le Frondon,
poeche qu'e tchaintenaive, qu'e frondenaive aide, etait mon moillou
caimeräde. I aivös saze ans tchaind qu'el en aivait dese-nue. C'etait
in encoe prou be bouebe das qu'el etait bouenicat, in pö mitchole
et peus sa cman lai pale di foue. El etait aide dains les nues 5) : s'an
yi djäsaive boeütchin, e vös repondjait biasson. Sai soeur (es n'etint
que doux afaints) me ne depiaisait pon mains lessans-lai d'in
cheins °), ce n'ät pon de moi ne de lue 7 qu'i vös veux paile.

Le Frondon aivait aippris taitat8) mains cman qu'e n'y aivait,
ä Bie-ä-Fond et dains le vesena, vouere de toits d'essannes, c

pessaive sutot son temps ai braicouennc dains le Doubs vou dains
les cötes et peus ai faire de lai contrebande d'enne rive ai l'ätre
de lai reviere. E ne sondgieve pon aide les ceils oeuvies cman les
lievres mains, tchaind c'ät qu'e le feillait, e voyait chai le djoue,
cman in beüson et .lai neüt, cman in deu. Et pessaive pou etre le
moillou bairquotie di Va. Tchaind c'ät qu'on flössaive le bos, di
Sät di Doubs ai Adincoue, ä vös viait säte, pai les pu grosses äves,
les troues echouses di Refrain, d'aivö sai ne. E n'y aivait pon de

piquous de bairques pus haidgis pou rebousse ä fi de l'äve le bos
räte dains les peuts yues. El en aivait dje retirie des noyies, d'aivö
lai boitchotinne, ä* fond des retouennces') et dains le Nessi10) de
Tchie Yäde-Antouene, devies-dedös di Bie-ä-Fond

In pouetchou cman le Frondon, on n'en veut pus vouere de tä.
Suivaint lai seson, l'hourc, le temps, 1'ouere, lai couleur de l'äve,
c vös saivait aimouerci enne lingne. E vos tendait des naisses ct

') Voir les notes ä la fin de Particle.



LE «FRONDON»
Nouvelle en patois de la Montagne des Bois

par Jules Surdez

I

Lorsque nous demeurions au Bief-au-Fond, nos plus proches
voisins etaient de bonnes gens qui ne gardaient que quelques che-
vres. II me semble revoir le pere quelque peu voute, qui avait le

corps un peu dejete, les jambes arquees et qui portait, comme un
anabaptiste, la semaine et le dirhanche, une veste ä crochets (ce
n'est que les orgueilleux, n'est-ce pas, qui veulent des boutons
Leur fils, surnomme le Frondon, parce qu'il chantonnait, fredon-
nait toujours, etait mon meilleur camarade. J'avais seize ans lors-
qu'il en avait dix-neuf. C'etait un gars assez beau lors me-tne qu'il
etait un peu bigle, quelque peu marque de taches de rousseur et
puis sec comme la pelle du four. II etait toujours dans les nues :

si on lui parlait pomme de bois, i'l vous repondait poire sauvage. Sa

soeur (ils n'etaient que deux enfants) ne me deplaisait pas mais
laissons-la de cöte, ce n'est pas de rnoi ni d'elle que je veux vous
parier.

Le Frondon avait appris l'etat de couvreur mais comme il n'y,
avait, au Bief-au-Fond et dans le voisinage, gucre de toits de
bardeaux, il passait surtout son temps ä braconner dans le Doubs
ou dans les cötes et puis ä « faire de la contrebande » d'une rive ä

l'autre de la riviere. II ne songeait pas toujours les yeux ouverts
comme les lievres mais, quand il le fallait, il voyait clair le jour,
comme une buse et la nuit, comme un due. II passait pour etre le
meilleur batelier de la vallee. Lorsqu'on flottait le bois, du Saut-
du-Doubs ä Audincourt, il voulait vous sauter, par les plus grosses
eaux, les trois ecluses du Refrain, avec sa nef. II n'y avait pas de
« piqueur de barque » plus hardi pour repousser au fil de l'eau le
bois arrete dans les passages difficiles. 11 en avait dejä retire des

noyes, avec la « boichotine » (une corde termince par une tige de
fer munie de crochets) au fond des gouffres et dans le Nessi chez
Claude-Antoine, au-dessous du Bief-au-Fond

Un pecheur comme le Frondon, on n'en verra plus de tel. Sui-
vant la saison, l'heure, le temps, le vent, la couleur de l'eau, il
vous savait appäter une ligne. II vous tendait des nasses et des
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des vervöx dains les retrainyees 12) des gottes, e preniait le poue-
chon ai lai main dos les raicennes des säces des couennees. Et peus
e'en etait tin que vös saivait pouetchie ä fue la) das sus sai ne, pai
in be chai de lenne. Pouetchaint, vös me ne vies pon craire, le
Erondon, qu'ainmaive taint l'Ave, grulaive cmain in grevet en pes-
saint ä long de lai Fontainne-es-Daimes 14), enne souetche de virat
que regouesse l'äve di Tchu-des-Pres 1B). E diait que les troues
fannes (des fueres de Eraince que s'y et'int noyies) le tirievint
dedains. « Te veux voue 1B) », que me diait mon caimeräde, « qu'elles
viant fini tot vou taid pai. m'avoi17) et qu'i veux pesse mai neflt de
naces ä fond de lai Fontainne ». I puös 18) faire enne belle ecaclee,
en aittendaint de puere Dire qu'e se fondaive sus can, lu que
n'etait pon enonceint mains ltibrique cman in renaid, lu que puait
noie et piondgie cman in boitchat dains l'äve lai pu fonje et lai
pus trete, ceulle qu'ät bieüve-voidje Avoi paivu de l'äve d'in
goue, lu qu'ainmaive taint revise ceulle di Doubs motene, rain-
dene, echouse, däs l'ailombre des säces C'etait ai n'y ren compare.

I tchudieveI0) qu'e coueynaive mains vös vies voue qu'e
djäsaive pou de bon.

I etös aide d'aivö lu. E m'ensoingnieve ai djächene enne lingne,
ai fascie des crins, ai decouenniätre in darson20) d'enne souefe21),
ai djoueyi en äve piainne le baittou ai farrat"), ai vödre et devö-
dre enne greyatte. E me ne despitaive 23) pon, e n'etait janmais Ii

pou lai contreloyanceZJ) E m'en sceuvint encoe cman di djoue
d'ädjed'heüs : nös trouesenaivins le long di Doubs, nos soules
refonfenyievint. Le Frondon me pailaive de l'ouere de dedös —
lai Montbiaidge — qu'aimouenne lai pieudje, des biaintches brussä-
les, que senaidgeant le be temps, des berbijattes 25) — les nues de
l'ouere — vou des toueres 2C), que paichant le maitin fceus di Douds
et que ressannant ai des pentes roitches. S'es se ne refonjant pon
sus l'Ave27), lai pieudje tchoire dains lai djouennee.

I nös vois encoe paichi2S) pou lai tchaisse2") dains les cötes di
Valainvron, les maitins embrussälcs d'herbä. C'etait bin rai que
nös ne voyessins pon de tchevireüx peturie vou boire dains in naü
vou in bie et que nös n'en öyessins chötre di ne cman qu'on chötre
ä doigt. Les belles betattes, d'aivö lu derrie tot biainc, lus ceils que
cherant noi, lues londges et flindrattes tchaimbattes, lue quoue, que
n'ät qu'in petet noi clioquat et lues econnesn0) que faint doux
ctchelons

Voili les doux tchins que preniant le fräs31)— Eis aicmencant
de chopene... Es seuyant le fräs... Voili lai lievre laivi... Les tchins
baillant sains räte, aisse foue qu'es puant. Lai lievre fait des dou-
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verveux dans l'etranglement des rapides, il prenait le poisson ä la
main sous les racines des saules des anses (des petits golfes). Et
puis c'etai't un gaillard qui savait pecher «au feu», depuis sa barque,
par un beau clair de lune. Pourtant, vous n'allez pas me croire, le
Frondon, qui aimait tant l'Eau (le Doubs), tremblait comme une
crevette en passant «au long» de la Fontaine-des-Dames, une
sorte de gouffre qui degorge l'eau du Cul-des-Pres. II pretendait
que les trois femmes (des fugitives de France qui s'y etaient
noyees) l'attiraient dedans. « Tu verras », me disait mon camarade,
« qu'elles finiront tot on tard par m'avoir et que je passerai ma
nuit de noces au fond de la Fontaine ». Comme je riais aux eclats,
en attendant le moment de pleurer Dire qu'il avait cette idee
fixe, Iui qui n'etait pas naif mais ruse comme un renard, lui qui
pouvait nager et plonger comme un brochet dans l'eau la plus
profonde et la plus perfide, celle qui est bleue-verte Avoir peur
de l'eau d'un « gourt », lui qui aimait tant regarder celle du Doubs
moutonner, bondir, sauter, depuis l'ombre des saules C'etait ä

n'y rien comprendre. Je « cuidais » qu'il plaisantait mais vous allez
voir qu'il parlait serieusement.

J'etais toujours avec lui. II m'enseignait a fixer une baguette
flexible ä une gaule, a tresser des crins, ä distinguer un « darson »

d'une « souefe », ä me servir en eau calme de la gaffe ä ferret, ä

enrouler une ligne sur un quillon et a la derouler. II ne me gron-
dait pas et ne me contrariait (ou ne me contredisait) jamais. II
m'en souvient encore comme « du jour d'aujourd'hui » : nous pa-
taugions le long du Doubs, l'eau clapotait dans nos souliers. Le
Frondon me parlait du vent de dessous — la Montbeliarde —
qui amene la pluie, des brouillards blancs, qui annoncent le beau
temps, des « brebiettes » — les nues du vent — ou des « taureaux »,

qui s'elevent le matin du Doubs et qui ressemblent ä de vilaines
roches. S'ils ne se refondent pas sur l'Eau, la pluie tombcra dans
la journee.

Je nous vois encore partir pour la chasse dans les cötes du
Valanvron, les matins brumeux d'automne. II etait bien rare que
nous ne vissions pas des chevreuils päturer ou boire dans une
auge ou un bief et que nous n'en oui'ssions siffler du nez comme
on siffle «au doigt». Les gracieux animaux, avec leur derriere
tout blanc, leurs yeux qui « clairent noir », leurs longues et fines
jambettes, leur queue, qui n'est qu'un petit nceud noir et leurs
cornes qui «font deux echelons»

Voila les deux chiens qui « prennent le frais »... Iis commen-
cent ä donner legereinent de la voix... lis suivent la piste... Voilä
le lievre lance... Les chiens aboient sans arret, aussi fort qu'ils
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biees32)... Les tchins aint predju ie fräs, es ne saint pus baillie... Les
voili que repaichant dessus. Es le feünant di ne, es tcherant... Es
l'aint repredju... Lai lievre etait ä bout de lai doubiee. Voili le
tchin qu'ai laincie, qu'ai leve... Pan Pan « At-e-bes — Aiye »...
Cat bin sur qu'in braicouennie cman le Frondon ne couennaive pon
troue fois lai moue et peus ne raimessaive pon tot comptant lai bete.
Can34) serait droit aivu le cop de se faire ai pare. On lai coitchieve
in po pus taid dains in fessenat de raims de raimesse33) pou lai
raippoetche ai l'hötä. Mains n'eprceuvetes pon d'en faire ätaint : ä

djoue d'ädjed'heüs, les vouedges3G) et les dgens d'airmes ne sont
pon des afaints.

Moi, i n'aivös encoe aiffaire qu'es etchureux. E y ai encoe bin
ai rire d'aivo lus. Aissetot qu'es vos voyant, es gronsenant, es

vouisenant, et peus es tapant de gringne des grimpes. Es s'edant
ai aimirie pou les tue : es vös ne tchittant pon des ceils38), es vos
seuyant tot le temps. Pan Es tchoyant de raim en raim cman
in ose.

II

L'aidge veniet de paichi de l'hötä : on in'envion ä Peu-Yäde 3°),

tchie les Boueyes, aippare montou de boetes. Evoules mitenaint les
paitchies de pouetche et de tchaisse En piaice di fusi, de lai cai-
naissiere, de lai bouette ai pore40), de lai lingne, di bceünetyin41), e

me faillet manue lai pince ai moustaitches, lai llnme pou egali sus
le petet toue, le burin, le compes, le teille-tchairnieres, le bokfil42)
des carrures, lai pince ai repiaque les fonds. I airös meux ainme
aippare selie mains nos dgens n'en viennent13) pon öyi paile. Tos
les meties sont bons poetchaint : e n'y e que de les bin mouen-
ne44), n'at-ce pon?

I ne sairös prou dire cman que lai grie de l'ötä, di Frondon, di
Doubs, des cötes, me preniait des fois ; i ne saivös pu voue les
fiates, les boeutenies40) et les oeüseräles de lai Montaigne.

Lai derriere fois qu'i paiches d'aivo mon caimeräde, can feut
pou alle, in tchäd-temps qu'on aivait paivu de lai soitie, en viaidge
ä Bie d'Estöz, d'aivo les dgens de lai baroitche40) des Bös pou
alle prayie pou avoi lai pieudfe. On l'ctait dje alle demainde ä Peü-
Tchaipatte mains, tchinze djoues aipres, e n'en etait pon encoe
tchoi enne gotte. Ci cöp-ci, tos les dgens aivint pris des paraplues
qu'e viait surement feillc ceüvie en reveniaint ai l'ötä.

Nös retrovennes lai pocchession ai lai Bouedge47) : confrou,
tchurie, chaivie, tchaintous de mötie et merelies en premie. E fessait
dje touffe tot ä maitin, e y aivait des nues de touennerre, on
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le peuvent. Le lievre fait des « doublees »... Les chiens ont perdu
les traces, ils ne « savent » plus donner de la voix... Les voilä qui
repartent dessus. Iis halenent, ils quetent... Iis les ont reperdues...
Le lievre etait au bout de la doublee. Voilä les chiens qui ont
lance la bete, qui l'ont levee... Pan Pan « Est-il bas — Oui »...
II va sans dire qu'un braconnier coinme le Frondon ne cornait pas
trois fois la mort et puis ne ramassait pas tout comptant la bete.
C'eüt ete le plus sür moyen de se faire surprendre. On la dissi-
mulait un peu plus tard dans un fagotin de « rameaux de balai »

pour la rapporter ä la maison. Mais n'eprouvez pas d'en faire
autant : « au jour d'aujourd'hui », les gardes-chasse et les gendarmes

ne sont pas des enfants.
Moi, je n'avais encore affaire qu'aux ecureuils. II y a encore

bien ä rire avec eux. Aussitot qu'ils vous voient, ils grognent, ils
crient, et puis « tapent de colere des griffes ». Iis s'aident ä viser
pour les tuer : ils ne vous quittent pas des yeux, ils vous suivent
«tout le temps ». Pan Iis tombent de rameau en rameau comme
un oiseau.

II

L'äge vint de quitter la maison : on m'envoya au Peu-Claude,
chez les Bouille, apprendre l'etat de monteur de boites. Envolees
ä present les parties de peche et de chasse Au lieu du fusil, de
la gibeciere, de la poire ä poudre, de la gaule, du vivier portatif,
il me fallut manier la pince ä moustaches, la lime ä egaliser sur le
petit tour, le burin, le compas, le taille-charnieres, le bocfil des

carrures, la pince ä « replaquer » les fonds. J'aurais prefere apprendre

l'etat de boisselier mais « nos gens » n'en voulurcnt pas ouir
parier. Tous les metiers sont bons pourtant : il suffit de bien les

exercer, n'est-ce pas
Je ne saurais assez dire combien la nostalgie de la maison, du

Frondon, du Doubs, des cotes, «me prenait » parfois : je ne pou-
vais plus supporter la vue des epiceas, des sorbiers des oiseleurs,
des erables-faux platanes des Franches-Montagnes.

La derniere fois que je fis une sortie avec mon camarade, ce
fut pour me rendre, un ete qu'on redoutait la secheresse, en pele-
rinage au Bief d'Estoz, avec les gens de la paroisse des Bois,
pour aller prier pour avoir la pluie. On etait dejä alle la deman-
der au Peuchapatte mais, quinze jours apres, il n'en etait pas
encore chu une goutte. Cette fois-ci, tous les gens avaient pris
des parapluies qu'il faudrait surement ouvrir en revenant ä la
maison.

Nous retrouvames la procession ä la Bouege : banniere, cure,
sacristain, chantres et marguilliers en tete. Tout au matin, il faisait
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chuaive les grosses gottes. Tot le long di tchemi'n, les fannes et
les afaints proy'int le tchaipelat. Les hannes cotelevintJS) cman Sus
le Cote4<J), le duemonne aipres lai masse. Des aiyattes voulo-
taiv'int dains les säces des rives di Doubs, des coudris, des traits
l'oeils, se pouerseuyint devies-dessus de l'Ave. Le bieu l'ose r'°) pion-
dgieve de temps ai ätre et repaicliait de lai reviere d'aivö in petet
pouechon dains le betclie50). Des grosses serpents que se sivaivintsl)
fessi'nt ai remue les fouennesses. On sentait le cossenaidge des
fouennes que feumaivint leussus, dains lai cöte. Des biefiverattes
chotraivint dains les epoulats et des tchaimus dains les revenues.
Des vannattes vannaivint enson les roitches. L'aiye es dgelen-
nes 54), ceulle ai londge quoue qu'ai des punmes djinque ai lai croue-
sie des grimpes, viroyieve pou passie des colombs raimies. Les
taivins et'int metchaints cman tot, e nös feillait aide nos evaire. Coli
n'envoidjaive pon les fannes de proyie : ont tchudieve öyi brondene
in djeton d'essates qu'airint djete. «Revise cman que les traites
mouetchant55) », que m'alle dire tot foue le Frondon, en me mo-
traint le Doubs pion de ccnes que s'aigraindessint, can serait in
crane temps pou pouetchie ai lai mouetche. Se nos etins pie de-
mouerc ai l'ötä. — At-ce vos se vies coisie» que nos crie le
proyou de tchceumenäte °") (c'etait aität le tcherou de fanne57)
«vou bin vos vies faire ai tchoire des gralons a Bie-a-Fond, en
piaice de gottes. — Tcliu at-ce que te demainde le nimerö de ton
paintat » que yi repondjet le Frondon, qu'i voyos s'engreingnie pou
lai premiere fois. « C'ät dinse qu'on repond es dgens » 1 que yi diet
l'ätre, « et bin ne compte pon sus moi pou etre janmals ton bri-
sac58). — I veux bin trove enne fanne de pair moi »... I ne sais
cman que coli airait fini se les fannes n'aivint pon droit fini de dire
le tchaipelat.

L'äve de lai Reviere veniait aide pus noire, pus fonje. On
aipprcetchieve de lai Qole. On aicmencieve d'oyi brure l'äve di
Doubs que tchoyart de lai golatte dans l'ebinme vou c'ät qu'elle
etchunmaive, qu'elle raindenaive pai dessus les rceutchets des gottes.

Voici le pont. Enne fois de l'ätre cheins, sus Fraince, on ät ä

Bie d'Estoz. E y ai des rceutchets epairpeuillies cman ä Deräbye5S),
pres des Ermites. In aiväleu, dains le temps, ai bairre le Doubs
cman enne echouse et peus fait in petet lai. Minenaint, tos les mä-
sons veniant aivä 59) : c n'y demouere pu niun. Et y ai encoe enne
couedje mains pus de coeutche dains le coeutchelat de lai Tchai-
pelle, pus d'ave-benete dains l'äve-benetieso).

Tchaind qu'i fesses ci viaidge d'aivö le Frondon, e y aivait
encoe bin des dgens ä Bie d'Estoz, qu'etait in be petet yue. E n'y
ai que les fannes — les pus veyes — que puennent s'alle sete ot)
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une clialeur etouffante, il y avait des nues de tonnerre, oil suait
« les grosses gouttes ». Tout le long du chemin, les femmes et les
enfants priaient le chapelet. Les hommes bavardaient comme sur
la place de l'eglise, le dimanche apres la messe. Des phryganes
voltigeaient dans les sanies des rives du Doubs, des libellules, des
acchnes, se poursuivaient au-dessus de l'Eau. Le martin-pecheur
plongeait de temps ä autre et ressortait de la riviere avec un petit
poisson au bee. Des couleuvres rampaient et agitaient les tiges
des graminees. On sentait l'odeur du bois se carbonisant des meules
de charbonniers qui fumaient dans la cöte. Des rousseroles sif-
flaient dans les roseaux et des bouvreuils dans les taillis. Des
«vannattes » vannaient « enson » les roches. L'aigle aux poules,
celui ä longue queue qui a des plumes jusqu'ä la « croisee » des
griffes, tournoyait pour guetter des pigeons sauvages. Les taons
etaient mediants « comme tout », il fallait toujours nous emoucher.
Cela n'empechait pas les femmes dc prier : on croyait ouir bour-
donner un essaim d'abeilles qui auraient essaime. « Regarde comme
les truitcs « mouchcnt », que me dit .soudain tout haut le Frondon,
en me montrant le Doubs plein de cernes concentriques, « ce serait
un fameux temps pour pecher ä la mouclie. Si nous etions seule-
ment restes ä la maison. — Voulez-vous vous taire » nous cria
le «prieur de commune» (il en etait aussi le marieur) ou bien
vous ferez choir des grelons au Bief-au-Fond, au lieu de gouttes.
— Qui est-ce qui te demande le numero de ton pantet»? lui
repondit le Frondon que je voyais pour la premiere fois se mettre
en colere. « Fst-ce ainsi que Ton repond aux gens » repliqua 1'au-

tre, « et bien ne compte pas sur moi pour etre jamais ton repon-
dant. — Je trouverai bien une femme moi-meme»... Je ne sais
comment cela se serait termine si les femmes n'avaient pas juste-
ment fini de dire le chapelet.

L'eau de la riviere devenait toujours plus noire, plus profonde.
On approchait de la Qoule. On commencait d'ouir bruire l'eau du
Doubs qui tombait du goulot dans l'abime oil eile ecumait et bon-
dissait sur les rocs des rapides. Voici le pont. Line fois de I'autre
cote, en France, on se trouve au Bief d'Estoz. II y a des blocs de
rochers dissemines comme au «Derable », pres des Ermites. Un
eboulement a barre jadis le Doubs comme une ecluse et a forme
un petit lac. A present, toutes les maisons tombent en ruines : il
n'y demeure plus personne. II y a encore une corde mais plus
de cloche dans le clocheton de la chapelle, plus d'eau-benite dans
le benitier.

Quand je fis ce pclerinage avec le Frondon, bien des gens habi-
taient encore au Bief d'Estoz qui etait un charmant petit hameau.
Seules les femmes — les plus ägees — purent aller s'asseoir dans
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dains lai Tchaipelle. C'ät qu'e y en etait veni di monde : des Bös,
di Nairmont, de Tchairmävele, de Tchairquemont Tohaind que
lai masse feut dite, les dgens atlennent nonne dains les masons
vous ai l'ailombre des tias, des hetes et des tchairmes. Els et'int se

serres, que tot le ceneutat °2) en etait grebi.
E n'alle pon long que les bouebes et les baissates aicmencen-

nent63) de se recrie, de se coeyene, de s'etchaipussie d'aivö l'ave
di bie vou de lai fontaine. E y en ai que montennenl djinque dös
lai roitclie qu'on tchaimpe enne peratte sus in baincenat pou saivoi
dains cobin d'annees on se veut mairie04). Lai pierre que laince le
Frondon demoere di premie cop sus le tnetra. Aipres lu, enne
baissate de Tchairquemont, frisolee, djölie, et qu'aivait bouenne
graice, ai aivu lai meinme tchaince. « C'ät nos dgens que voeulant
etre ebäbis d'aippare qu'i me veux mairie dains in an» qu'elle
diet en ses caimerädes, « mains i me demainde d'aivö tchu : niun
ne vint encoe ä lövre vies moi. — D'aivö moi, paide » que y diet le
Frondon. « E n'ät pon dit que nian », qu'elle yi repondjet sains rire,
« mains aicmence de veni a lövre vies moi duemonne a soi. Nös de-
moerans dains lai segonde mason de Tchairquemont, das delai
de lai Fouerdge 05), en veniaint das lai Ceindree — N'ai-ye pai-
vu, i veux trove bin aise »...

E n'y ai pon ai dire le contre67), c'etait enne baissate que
teniait bin sus lue et que ne saivait surement encoe piepe in ma °8).

Elle etait belle cman in mirou, lai coeyatte, bin siejainne, d'aivö
sai rabe de mölure et sai connatte 09) ai doues rantches.

I ne recouenniessös pus mon caimeräde qu'aivait die djöte
d'aivö lai Frainc-Comtoise tot di temps de lai nonne, lu, qu'on
airait djurie, djinque ai li, qu'e ne saivait piepe qu'e y ai de doues
souetches de dgens et que n'aivait pon encoe fait enne lövree
d'aivö enne baissate. E se sentait dje tot de fue pou l'atre. I fais
serdgeint70) qu'e föloyieve. « Le bon Due me veut beillie des moil-
lous djoues, d'ädjed'heu en aivaint », qu'e me diet en reveniaint, a
Ceneu-es-Varries. «E fat qu'elle m'ainmesse, das qu'i-z-y derös
beillie di pousserat de preta71) », qu'e me diet encoe. Mai pai-
röle72), cman que nös etins demoere in po en derrie des ätres,
at-ce qu'e se ne bote pon ai tchainte :

/ ainmeros tot ätaint
Le galaint Que le riban,
I ainmeros tot ätaint
Le riban que le galaint!

Les derrieres dgens de lai poechession se revirint dje mains
i aie aivu bin di ma de le faire ai se coisie...

Nös se tchitennes ai lai Bouedge, lu, pou tirie de contre le
Bie-a-Fond, moi, pou grepouenne es Bös et ä Peu-Yäde.
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la chapelle. C'est qu'il en etait venu du monde : des Bois, du Noir-
mont, de Charmauvillers, de Charquemont Lorsque la messe fut
dite, les gens allerent diner dans les maisons du lieu ou ä l'ombre
des tilleuls, des hetres et des erables champetres. lis etaient si

presses que tout le petit päturage en etait convert.
II n'alla pas long que les gars et les filles commencerent de

se heier, de sc taquiner, de s'eclabousser avec l'eau du bief ou de
la fontaine. « II y en a » qui monterent jusque sous la roche oil
l'on jette une pierre sur un petit banc de rocher pour savoir dans
combien d'annees on se mariera. La pierre lancee par le Frondon
demeura du premier coup sur l'encorbellement. Apres lui, une jeune
fille de Charquemont, frisottee, jolie, qui avait «bonne grace », a

eu la meme chance. « Ce sont « nos gens » qui seront ebaubis d'ap-
prendre que je me marierai dans un an », dit-elle ä ses camarades,
« mais je me demande avec qui : mil ne vient encore ä la veillee
aupres de moi. — Avec moi, parbleu », lui dit le Frondon. « II n'est
pas dit que noil », lui repondit-elle sans rire, « mais commence de
me «frequenter », dimanche soir. Nous demeurons dans la seconde
maison de Charquemont, aprcs la Forge, en venant de la Cendree.
— N'aie crainte, je la trouverai bien aisement »...

On ne pent le nier, c'etait une fille qui « tenait bien sur elle »

et qui etait encore surement naive et innocente. Elle etait belle
comme un miroir, la gaillarde, bien seante, avec sa robe de toile
peinte et sa cornette ä deux rangs.

Je ne reconnaissais plus mon camarade qui avait dejä joue
avec la Franc-Comtoise «tout du temps» du diner, lui, dont aurait
jure, jusque la, qu'il ignorait qu'il y a deux sortes de gens et qui
n'avait pas encore « fait » une veillee avec une fille. II se sentait
dejä « tout de feu » pour l'autre. Je jure qu'il delirait. « Le bon Dieu
me baillera de meilleurs jours, «d'aujourd'hui en avant », me dit-
il en revenant, au Cernil-aux-Verriers. «U faut qu'elle m'aime,
dusse-je lui donner de la poudre d'orchis », me dit-il encore. Ma
parole, comme nous etions restes un pcu en arriere des autres, ne
se mit-il pas ä chanter :

J'aimerais lout autant
Le galant que le ruban,
J'aimerais tout autant
Le ruban que le galant

Les dernieres gens de la procession se retournaient dejä mais
j'ai eu bien de la peine ä le faire se taire...

Nous nous quittämes ä la Bouege. lui, pour « tirer de contre »

le Bief-au-Fond, moi, pour grimper aux Bois et au Peu-Claude,



— 184 —

HI

Le metie qu'i aippreniös aicmencieve de me piaire. E me sänne
qu'i ös encoe le veye Boueye (le braive hanne que c'etait me
dire : «Tchaind c'ät qu'on on fait ses touennaidges, ses crans, on
pöse les fonds, on repend son toue ä couertchat, on brosse sai
fenetreT3)... On bote ses bouetes en rantches, on les oeuvye, on fait
des petetes mairques es lennattes 74), on mairque les fonds ä grayon,
on fait les poetches-tchairnieres... » C'ät bin sur que ses bouebes
et les ätres övries m'aidieullenaivint et peus m'en diint de totes
les souetches. Es me söteniint que lai Chötrouse (enne aimoeüniere
pionne de biaincs-pouyes) etai-t rnai bouenne-aimie. Co qui puös
veni roudge cman lai chätre d'in pou «Ne te mairie janmais,
bouebe» : que me diait le veye Boueye qu'en etait ai sai troue-
sieme fanne,

«Mälhevuroux qu'ai enne fanne,
« Mälhevuroux que n'en ai von :
Que n'en ai von en veut enne,
Qu'en ai enne n'en veut von.»

Et peus, li-dessus, c fessait enne ecaclce qu'on öyait djinque
ä Bös-Fraingais 7 ').

Le duemonne, aipres lai müsse es Bös, i descendös nonne ai
l'ötä, ä Bie-ä-Fond, et peus i remontös ä Peu-Yäde, aipres mai-
rande70). I ne revoyös janmais le Frondon: foueche qu'el etait
embrue, qu'el aivait tchute d'alle sisolc sai Frainc-Comtoise, el
etait aide Ion77) tchaind c'ät qu'i airrivös tchie nos dgens. Sai
soeur (i aicmengös d'y mouenne in pö fete) me diait qu'e ne fessait
qu'in sät, d'in bout di pont ai l'ätre, et peus qu'el allaive cman
l'ouere aimont lai cöte qu'e y ät se röte78). Elle me diet encoe que
goli ne sentait aität pon bon, que le pere de lai baissate etait le

pus fin et'le pus roid gabelou de Tchairquemont. E y en ai bin
que crayint que le Frondon n'aivait vouere d'hesaid70) et qu'e
baittait son tchu ai l'äve froide80).

I ne revoyes mon caimeräde que le djoue de lai Tössaint, aipres
les vepres des moues. Aissetöt foeus di cemetere, e me redjäse de
sai bionde81) «Te l'ainmes encoe»? qu'i-z-y demainde. «Aide
pus », qu'e me repondjet, « i en pieds lai sänne... C'ät dannaidge que
te n'es pon encoe l'aidge, te serös mon brisac ; c'ät toi que te
l'ädrös demainde en mairiaidge ai lus dgens. Enfi'n, i envierais
leussus le Laxisse di Pessaidge 82)... Co que m'ennue, c'ät qu'e me
fare surement alle demoliere ai Tchairquemont. D'aipres go qu'i ai
dje öyi, lai Leocadie (c'ät dinclie qu'elle c ai nom 8S) ne vorait pon
se veni encrotte ä Bie-ä-Fond.- Ai cäse de son pere (ät-ce qu'i
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III
Le metier que j'apprenais commengait ä me plaire. II me sein-

ble que j'ois encore Ie vieux Bouille (le brave homme qu'il etait
me dire : « Quand on a fait ses « tournages », ses crans, on pose
Ies fonds, on « ressuspend» son tour au crochet, on brosse sa
« fenetre »... On met ses boites en rangees, on les ouvre, on fait
de petites marques aux lunettes, on marque les fonds au crayon,
on fait les porte-charnieres »...

II est bien stir que ses fils et les autres ouvriers me taqui-
naient et puis « m'en disaient de toutes les sortes ». lis pretendaient
que la Siffleuse (une tnendiante pleine de poux blancs) etait ma
bonne amie. Ce que je pouvais devenir rouge comme la crete d'un
coq «Ne te marie jamais, gargon », me disait le vieux Bouille
qui en etait ä sa troisieme femme :

«Malheureax qui a une femme,
Malheureux qui n'en a jicts :
Qui n'en a pas en veut une,
Qui en a une n'en veut pas ».

Et puis, la-dessus, il riait aux eclats et on l'entendait jusqu'au
Bois-Frangais.

Le dimanche, aprcs avoir assiste ä la messe aux Bois, je des-
cendais diner ä la maison, au Bief-au-Fond, et puis je remontais
au Peu-Claude, apres souper. Je ne rcvoyais jamais le Frondon :

i! etait si emballe, il avait si hate d'aller courtiser sa Franc-Com-
toise qu'il etait dejä loin quand j'arrivais chez «nos gens». Sa soeur
(je commengais de lui « mener fete ») me disait qu'il ne faisait qu'un
saut d'un bout du pont ä l'autre, et puis qu'il allait comme le vent
« amont la cote » qui est si raide. Elle me dit encore que « cela ne
sentait aussi pas bon », que le pere de la fille etait le gabelou le
plus fin et le plus raide de Charquemont. D'aucuns pensaient que
le Frondon n'avait que pen de chance de succes et qu'il ne faisait
pas d'avance.

Je ne revis mon camaradc que Ie jour de la Toussaint, aprcs
les vepres des morts. Aussitot hors du cimetiere il me reparla
de sa dulcinec. «Tu l'aimes encore»? lui demandai-je. «Toujours
davantage », me repondit-il, «j'en perds le sommeil... C'est dom-
mage que tu n'en as pas encore l'äge, tu serais mon «brisac»,
c'est toi qui irais la demander en mariage ä « leurs gens ». Enfin,
j'enverrai lä-haut l'Alexis du Passage... Ce qui m'ennuie, c'est
qu'il me faudra surement aller habiter ä Charquemont. D'apres ce
que j'ai dejä ou'i, la Leocadie (c'est ainsi qu'elle se nomme) ne
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t'aie dit que c'ät In gabelou qu'ät Ion d'etre aisie, e me veut
feille lessie lai pouetche et lai tchaisse d'in cheins. — Et peus lai
contrebande — N'en djäsans pon... mains devaint les naces (qu'i
t'y veux proyie) i veux encoe pesse enne fois vouetche (et peus
e'en sere fini) nian pon de lai brecatte 81) mains des mötres de lai
Tchäx, pou avoi de quoi m'allc aissouetchi ai fi'In brie-vend 85). —
C'ät bin se vague... Se te te fais ai pare, ä diaile lai baissate! — Tot
bin muse, poise et revirie, i veux eproeuve : e y ai In Due pou les
boyous, le diaile y serait bin s'e n'y en ai.pon aität un pou les
aimouereux — Et lai Fontainne-es-Daimes, t'en es aide paivu
— Coise-te, qu'i grule pes que janmais en pessaint ä long de lue 80).

Elle boueyenne, edle etchunme, eile renonde, eile me tire : i te dis
qu'elle veut avoir enne bouenne fois le dessus. — I te l'ais dje
dit, te te fais des idees, te te fondes. — E värait crais bin ätaint
d'inse en fini... At-ce qu'i veux pie pue vivre Ion di Doubs et des
cotes Et peus, qu'ät-ce qu'i veux bin pue vouintchenc sus les
häts? Piedie des cares pou les pälote, buatte87) di merje, aip-
pouaintie des etchaintoillons ss) sus lai raisse von fouerdgie des air-
peuillons de rentchattes

Mon pouere caimerade aivait les laigres es ceils tchaind c'ät
qu'e me tchitte. I n'eusse saivu dire pouquoi, mains i me sentos
tot trichte. Cment ät-ce que tot coli viait fini « Mä Mä Mä
Mä » que tchaintaivint les rainnes, dains lai saigne des Rösez80)
et que railaiv'int les eras, dains le bös de lai Roudge-Mäson °°)...

C'ät le Laxisse di Pessaidge que s'alle edie, ä premie-temps
aipres, ai pesse les mötres de l'ätre cheins de l'Ave. Cman que
c'en serait aivu trap dondjuroux de monte les Etchieles de lai Moue,
es grepouennennent pai lai Tchi'nne91), devies-dessus di Refrain.
Le Laxisse, que ne poetchaive ren, allaive corvälaint en premie Se

pair hesaid des gabelous se trovaivi'nt enson, el aivetchirait d'in
cöp de chötrat le Frondon, que seuyait bin en derrie, et qu'airait
le temps de se säve von, se fäte en etait, de coitchie sai mair-
tchaindie. Les gabelous etlnt pus fins qu'es ne le tchudievi'nt. Eis
eti'nt es aiguets ai l'aicmencement de lai Tchi'nne, ai croeupelons
dains In bouetchet de p'in-fafl02). Es se musennent bin que le
Laxisse ne poetchaive ren °2) et peus le lessennent pesse sains se
mötre. Tchaind que le Frondon airrive, In moment aipres, e se
trove mouere ai mouere04 d'aivö lus. Es y sätennent dessus °5)

mains el aivait aivu le temps de hieutchie00) et de tchaimpe sai
tchairdge de mötres d'in cheins. Tchaind c'ät que le Laxisse s'ät
aivu tchissie °7) aivä lai Tchi'nne, le Frondon aivait dje fait ai
calbute les doux gaidges d'in bousson et d'in tchaimbat. Di temps
que le Laxisse les friait sains räte ne paidjon, e s'ensäve aivä lai
cöte sains rebie, vös se le muses prou, de raimesse son paiquet.
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voudrait pas venir s'ensevelir au Bief-au-Fond. A cause de son
pere (t'ai-je dit qu'il est gabelou qui est loin d'etre accommo-
dant, je devrai laisser la peche et la chasse de cöte. — Et puis la
contrebande — N'en parlons pas... rnais avant les noces (aux-
quelles je te convierai) je passerai encore quelque chose en fraude
(et puis ce sera fini) non pas de la « brecatte » inais des montres
de la Chaux-de-Fonds, pour gagner de quoi aller m'assortir ä un
«brie-vend». — C'est beaucoup risquer... Si tu es surpris, au
diable la filie — Tout bien muse, pese et retourne, j'essayerai :

il y a un Dieu pour les buveurs, il doit aussi, que diable, y en
avoir un pour les amoureux — Et de la Fontaine-des-Dames,
en as-tu toujours aussi peur — Tais-toi, je tremble pis que jamais
en passant aupres. Elle bouillonne, eile ecurne, eile gronde, eile
m'attire : je t'assure qu'elle aura une bonne fois le dessus. — Je

te le repete, tu te fais des idees, « tu te fondes ». — Mieux vau-
drait peut-etre en finir ainsi... Pourrai-je seulement vivre loin du
Doubs et des cotes Et puis, qu'est-ce que je veux bien pouvoir
bricoler sur les hauteurs « Plaider » des coins de terre pour les
ecobuer, brouetter des deblais, preparer des «echaintoillons» ä

la scierie ou forger des ardillons de boucles Mon pauvre cama-
rade avait les larmes aux yeux lorsqu'il me quitta. Je n'eusse su
dire pourquoi, mais je me sentais tout triste. Comment tout cela
finirait-il « Mal Mal Mal Mai » chantaient les grenouilles,
dans le marecage des Rosez et criaient les corbeaux, dans le bois
de la Maison-Rouge.

C'est l'Alexis du Passage qui alia s'aider, au « premier-temps »

suivant, ä « passer » les montres de l'autre cote de l'Eau. Comme
il eut ete trop imprudent de gravir les Echelles -de la Mort, ils
monterent par la Chafne, au-dessus du Refrain. L'Alexis, qui ne
portait rien de prohibe, allait le premier silencieusement. Si des
douaniers se trouvaient par hasard «enson », un coup de sifflet
avertirait le Frondon, qui suivait bien en arriere, et qui aurait le
temps de se sauver ou, si besoin en etait, de cacher sa marchan-
dise. Les gabelous etaient plus ruses qu'ils ne le supposaient. lis
etaient aux aguets au pied de la Chaine, a croupetons dans un
buisson de houx epineux. lis penserent bien que l'Alexis ne « portait

» rien et le laisscrent passer sans se montrer. Quand le Frondon

arriva, un moment apres, il se trouva face ä face avec eux.
Iis se jeterent sur lui mais il a eu le temps de «hucher » et de jeter
sa charge de montres de cöte. Lorsque l'Alexis se fut glisse
« aval » la Chaine, le Frondon avait dejä culbute les deux gardes
d'une bourrade et d'un croc-en-jambe. Pendant que l'Alexis les
frappait sans treve ni pardon, il se sauva «aval » la cöte sans
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Pou fini, les gabelous eunent le dessus, pessaivennent les menat-
tes ä Laxisse et le mouennennent ai Iai tchaimbre de lai tchievre 08),

ai Tchairquemont. Es lessennent fur le Frondon : cment at-ce
qu'es 1'airint bin pue raittraipc, tchaind qu'e fessait aisse noi foeus

que dains lai painse d'enne noire vaitche
C'ät ci pouere Laxisse (e me le reconte pus taid) qu'cn puet öyi

en remontaint lai cote «Ah vös nos preniins pou des enon-
eeints » que yi diait le pere de lai Leocadie (vos ais dje devise
qu'el etait de lai paitchie) en seseyaint d'aivö sai voix reütche, « e

y ai longtemps que nos sains que ton caimeräde at in contrebandie.
El etait s'ai lai bouenne pou craire que note baissate etait pou son
ne E preniait pou des neus chös °9) tot qo qu'elle y tchaintaive. E

y ai belle econne en velat 10°) que nos le vouetievins. C'ät pou y
tirie les vies di ne qu'elle y fessait belle gouerdge101) »... (Paide,
moil pouere Frondon aivait aivu lai landye trap londge et lai
petete gouinne l'aivait vendu.)

« E s'ät fait ai pare » que se diennent lus dgens, le lendcmain
le inaitin, en voyaint que son let n'etait piepe defait.

Le Laxisse di Pessaidge s'aimouenne bintöt. (El aivait effondre
d'in cop de pie lai pouetclie de sai prijon et peus s'etait save ai
iai piquatte 'di djoue.) Cman qu'e ne trove pon le Frondon ai l'ötä,
le tchoeusin le preniet. Sains piepe reconte qo que s'etait pessc ai
Iai Tchinne, c fue ai l'allou di guenic poire lai boitchotinne et peus
descendet vies lai Fontainne-es-Daimes.

E tchoyet quasi cliasse en retiraint bintot, di fond de Iai re-
touennee, le coue de tnon pouere caimeräde. El at aisie ai compare

102) qo que s'etait pe'sse. El aivait recouenniu, ä pie de lai
Tchinne, le pere de sai bouenne-aimie. Lu, qu'aivait aide aivu enne
pouetclie pou repaichi de tot1M), se diet que ci cop el etait bin
entraippe. Lai baissate de Tchairquemont ne serait janmais sai
fanne. Cman qu'e n'airait pus saivu vivre sains lue, e s'etait noyie
dains lai Fontainne-cs-Daimes. Ah ci cöp-ci, eile l'avait aivu, le
pouere Frondon, cman qu'elle aivait aivu dains le temps les troues
daimes.

S'e ne s'ät pon revu1"4) devaint de moeuri, que le bon Due y
baillesse103) tot de meinme le repös I vos ne le fais pon vrai100),
i vös le bailie cman qu'i l'ai oyi dire : c parait qu'on öt de temps
ai ätre frondene in frondon ai lai Fontainne-es-Daimes. Ce n'en
peut etre que l'aime en ponne di pouere bouebe, que demainde
des proyieres... Co qifc vos peutes teni pou vrai, c'ät qu'on
retrovon les motres coitchies dains in vivaidge, qu'i mairies lai
scEur di Frondon aissetot qu'i sens bin mon metie, et que lai Leocadie

at mouetche veye baissate.
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oublier, vous 1c pensez bien, dc ramasser son paquet. Pour finir,
les gabelous eurent le dessus, passerent les menottes ä l'Alexis
et le menerent ä la « cliambre de la chevre », ä Charquemont. lis
laisserent courir le Frondon : comment eussent-ils pu le rejoindre,
quand il faisait aussi noir dehors que dans la panse d'une vache
noire

C'est ce pauvre Alexis (il me le raconta plus tard) qui en put
oui'r, en nrontant la cote 1 « Ah vous nous preniez pour des
innocents », lui disait le pere de la Leocadie (vous avez dejä devine
qu'il etait de la partie) en zezayant de sa voix rude, « il y a long-
temps que nous savons que ton camarade est un contrebandier. II
etait assez nai'f pour croire que notre fille lui etait destinee II
prenait pour des clous neufs tout ce qu'elle lui chantait. II y avait
« belle corne ä petit veau » que nous le guettions. C'est pour lui
tirer les vers du nez qu'elle lui faisait belle bouche »... (Parbleu,
moil pauvre Frofidon avait eu la langue trop longue et la petite
gouine l'avait tralii).

«II s'est fait prendre », se dirent « leurs gens », le lendemain
matin, en remarquant que son lit n'etait pas meme defait.

L'Alexis du Passage survint bientöt. (II avait enfonce d'un
coup de pied la porte de sa prison et s'etait enfui ä la piquette du
jour.) En ne trouvant pas le Frondon ä la maison, l'inquietude le

prit. Sans meme raconter ce qui s'etait passe ä la Chaine, il cou-
rut ä « l'alloir » du grenier prendre la «boichotine» et descendit
aupres de la Fontaine-des-Dames.

II ne fut pas loin de s'evanouir en retirant bientöt, du fond du

gouffre, le corps de son pauvre camarade. II est aise de com-
prendre ce qui s'etait passe. II avait reconnu, au pied de la Chaine,
le pere de sa bonne amie. Lui, qui avait toujours eu une porte de

sortie, se dit que cette fois il etait bien empetre. La fille de
Charquemont ne serait jamais sa femme. Comme il n'aurait su vivre
sans eile, il s'etait noye dans la Fontaine-des-Dames. Ah cette
fois-ci, elle l'avait eu, le pauvre Frondon, comme el le avait eu,
jadis, les trois dames.

S'il ne s'est pas « revu » avant de mourir, que le bon Dieu lui
bailie tout de meme le repo>s

Je ne vous le « fais pas vrai », je vous le donne comme je l'al
oui dire : il « parait » qu'on oit de temps ä autre bourdonner un
bourdon ä la Fontaine-des-Dames. Ce ne peut-etre que l'ame en
peine du pauvre gars qui deinande des priores... Ce que vous pou-
vez tenir comme vrai, c'est qu'on retrouva les montres cachees
dans une haie vive, que j'epousai la sccur du Frondon aussitöt que
je sus bien mon metier, et que la Leocadie mourut vieille fille.
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Notes direrses

') Surnom, bourdon, frelon, flocon, osselet perce que Ton fait «fredon-
ner» (v. frondenc) au moyen d'une ficelle.

-) Ce patois se parle dans les Franclies-Montagnes, sauf dans les
communes de Ooumois, des Pommerats, de Montfaucon, des Enfers, de
Saint-Brais, de Montfavergier, de Soubey, d'Epiquerez et d'Epauvil-
lers, ou Ton parle le dialecte des Clos-du-Doubs.

:l) A Biaufond (au Bief-au-Fond).
4) Litteralement : que quelques.

5) II revassait toujours.
°) D'enne sens, d'un cote, dit-on en Ajoie, etc.

7) De lee, d'elle, dit-on dans les Clos-du-Doubs, etc.

s) Litt : « avait appris couvreur ».

") Retouennee, virat, gone, gouffre oü l'eau « retourne », tourbillonne.
,ü) Nessi, endroit de la riviere oil 1'on mettait rouir (nesi, nessi) les gerbes

de lin, etc. (nesses s. f.) oü des ptantes aquatiques genent le passage
d'une nef.

u) aimouerci, appäter, amorcer ; enluiintchie, « hameconner », appäter ;

enhaintchure, amorce fixee ä l'hameeon : ver, sauterelle, grillon, phry-
gane, vairon, fourmi, mouclie, etc.

12) Retrainyee s. f., etranglement, retrecissement d'une riviere, d'une val-
lee, etc.

13) Pour pecher au feu 011 allumait du bois dans une marmite placee ä

l'avant de la nef. Un passeur maintenait la barque en place, un pe-
cheur (le foeneur) embrochait le poisson avec une foene. Cette peche
avait lieu par un beau clair de lune.

u) La Fontaine-des-Dames, ä Biaufond, est une resurgence des eaux de
la Ronde, ä la Chaux-de-Fonds. Trois dames s'y seraient noyees jadis.
D'aucuns l'appellent la Fontaine des fees. (Daime, daimatte, fannatte,
fee.)

1D) Les eaux de la Ronde forment parfois un etang au Cul-des-Pres, entre
la Chaux-de-Fonds et Biaufond.

1(i) voue ; voir; votiere, dans les Clos-du-Doubs, voi, dans la Vallee.
17) avoi, avoir ; aivoi, dans d'autres patois.
18) / puds, je pouvais ; i poueyos (Glos-du-Doubs) ; i poyds (Ajoie).
1B) / tchudieve, je croyais, je cuidais. (Ailleurs : i tchudos, i tiudös, i tchu-

dais).
!l)) darson, s. m. sorte de barbeau.

-l) souefe s. f. ablette, vandoise, poisson blanc.

-) baittou ai farrat, perche ferree pour battre l'eau dormante.
2a) despite (Les Bois) ; dechpite. gremouenne (Cl.-du-Doubs) ; gremonne

(Ajoie), etc.
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24) Litt. « II n'etait pas lä pour la contradiction ».

25) berbijattes, brebiettes, cirrus (nuages) on brouillards leur ressemblant.

2") toueres, taureaux, cumulo-nimbus (images) ou brouillards ayant la
meme forme.

27) I'Ave, l'Eau, le Doubs, la Riviere.

-*) Paiclii, partir (Les Bois) ; paitchi (Clos-du-Doubs), pairti (Vallee).
2l') Tcliaisse. chasse (Les Bois) ; tcheusse (Clos-du-Doubs).
30) Econnes (L*es Bois). Ecouenes (Clos-du-Doubs), cornes, bois.

31) fräs, ou frone, frais, fraiclie (frouetche), — s. m. l'odeur du gibier.
,:2) lis reviennent sur leurs pas, ils font une fausse piste.

:l:l) ai (Les Bois) ; prononcer e) ; ai (Clos-du-Döubs) ; prononcer e) a ;

el ai, il a.

34) Pron. (an, ga, cela (coli).
35) raimesse s. f. (Les Bois), balai ; ecouve s. f. (Clos-du-Doubs), raims

cle raimesse, rameaux de sapin, etc. pour en faire un balai.
30) vouedge (Les Bois), garde, amende ; voidge (Clos-du-Doubs), gaidge,

diaidge, garde, — s. f. guet de nuit.
37) dgens d'airme, gendarme, le bieu (le bleu) le gendarme.
3fl) ceil, oeil ; prononcer ceuye.

3!l) Peü-Yäde, Peu-Claude, hameau de la commune des Bois.
4") bouete ou (poire) ai pore, boite ou poire ä poudre.
4I) bceünetyin (Les Bois) ; bceüdetyin (Clos-du-Doubs), vivier portatif.
12) bokfil, bocfil, petite scie pour decouper le metal, etc. (Voir p. 437,

« Qlossaire des patois de la Suisse romande»).
43) viennent, pron. : vyin. n' (Les Bois) ; voeulennent, pron. : vlin. ri (Clos-

du-Doubs), voulurent.
44) On dit en patois : mouenne in metie, exercer un metier, « mener » un

metier ; aippare selie, « apprendre boisselier» ; teni cabairet, « tenir
cabaret».

4!i) bceutenie, pceutenie, pitalin, sorbier des oiseleurs.

46) Baroitche, bairceutche, Baroche, paroisse.
47) Lai Bouedge, La Boege, hameau de la commune du Noirmont situe

sur le Doubs.

48) 40) Sus le Cote, place de l'eglise ; cdtelc, bavarder.
50) Le bieü I'dse, l'oiseau bleu, le martin-pecheur.
51) Betche (Les Bois), bee, bac (Ajoie, etc.).
5ä) Se sive, ramper ; sive, effleurer : e tn'ai sive en pessaint, il m'a effleu-

re en passant.

53) Vannatte, s. f. sorte d'dpervier de roclie qui plane en paraissant van-
ner.



— 192 —

r"') Dgelenne (Les Boisl, tlgerenne (Clos-du-Doubs), geline, poule. Dge-
lennie, dgerennie, poulailler.

r,n) Mouetchie, boitchie : se dit du poisson qui s'elance liors de l'eau pour
happer une mouche. Boitchie signifie encore tinter, laisser tornber la
tete sur la poitrine, en dormant as-sis.

r'") Proyou de tchceumenäte, prieur de commune paye pour se rendre en
pelerinage aux Ermites afin de demander ä la Vierge de preserver la
paroisse de la grele, etc. On choisissait aussi des femmes.

77) Tcherou de fann, chercheur de femme, marieur : personne qui s'entre-
mettait pour la conclusion d'un mariage et qu'on nommait--aussi hrisac,
mairiou, bacque-avouenne, etc.

r,a) DerCibye, nom donne par les pelerins francs-montagnards ä l'eboule-
ment de Qo-ldau.

r,n) Litt. : « viennent aval ».

"") ave-benete ou ä-benete, eau-benite ; äve-benetie ou u-benctie, benitier.

"') Sete (Les Bois) ; siete (Clos-du-Doubs, Ajoie), asseoir.

Paigrat, paigre, ceneutat, cerieu, peü, ccnie, peture, peturatte tche-
tnainne, päquie, designent differentes sortes de päturages. (Voir le
« Glossaire des patois de la Suisse romande ».)

0!l) aicmencennent (pron. : aicmencin. n') ou cmencennent, connnencerent.

f"') On -peut encore voir au Bief d'Estoz, sur un eucorbellement de rocher,
nombre de pierres ainsi jetees et qu'on nomine des gögueres.

°5) Litt: « depuis delä de la Forge ».

Ii") Hameait de la' commune du Bouloie qui domine les Echelles de la
Mort.

°7) Litt. : «11 n'y a pas ä dire le contre. »

r'8) Litt : « ne savait surement encore ancun mal ».

°°) connatte (Les Bois), couennatte (Clos-du-Doubs, etc.), comette.
7") Litt. : «je fais sergent» je fais sermeut, je jure.

") On croit communement qu'en mettant de la p-oudre de tubercule seclie
d'orcliis male dans sa boisson on peut rendre une fille amoureuse.
Dans la region de Biaufond, on parle encore de « D.iöset lai Pousse-
ratte» (Joseph la Poudre), un vieux garcon qui usa cu vain d'un
parei.1 philtre.

72) Mai pairdle, ma parole, en vcrite, franchement.
7S) Fenetre, fenetre, etabli. Treiveillie sus lai ienetre, travailler ä 1'etabli.

71) Lunette, lennatte, lunette de montre : partie exterieure de la boite sur
laquelle est fixee la « glace » (le verre).

7r') Hameau de la commune des Bois situe au-dessous de celui du Peu-
Claude.

70) Mairande (Les Bois) ; moirande (Clos-du-Doubs), souper.
77) Lon (Les Bois) ; louin (Clos-du-Doubs), loin.
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7e) Litt. : « qu'il y est si rapide ».

7tl) Litt. : « n'avait guere de hasard ».

s") Litt : « qu'il battait son seant ä 1'eau froide ».

S1) Actuellement, on dit blonde, comme en francais.
a2) Le Pessaidge, le Passage, oil Ton peut passer le Doubs en barque.

C'est iä que se trouvait l'Hötel du Refrain, en aval de Biaufond.
's'1) Litt. : « C'est ainsi qu'elle a ä nom ».

s4) brecatte, marchandises de peu de valeur que les douaniers laissent
passer de l'autre cöte de la frontiere.

sr') brie-vend s. m. ou montes, s. f. pi. vente aux encheres.

s") Litt. : « au long d'elle ».

a7) bnatte (Les Bois) ; boyvatte (Clos-du-Doubs), brouette ; buatte, boy-
vatte, brouetter. Lai neutcbe de lai bnatte, l'intdrieur de la brouette.

ss) etchainioyon, etalon de bois indiquant au scieur l'epaisseur d'une
planche.

s") Les Rosez, hameau de la commune des Bois.

"") La Maison-Ronge, ferme de la* commune des Bois bätie sur l'empla-
cement d'une ancienne maison d'ursulines.

01) Lai Tchlnne, la Chaine, longue tige de fer permettant de gravir des
bancs de rochers au-dessus du hameau du Refrain, sur la rive franc-
comtoise du Doubs.

n"2) Pin-fau, « piu-fau », houx cpineux.
"") Ne portait aucune marchandise prohibee.
n4) Litt. : museau ä museau ; mouere ou meute, museau. Louene (plaisan-

santerie) : dt-ce qu'on dit mouere d medic de son pere
9r') Litt. : lis lui sauterent dessus.

on) hieutchie, hucher (terme de venerie), hululer.
"7) Litt. : «s'est eu glisse», a eu glisse, se fut glisse.

"") Tchaimbre de lai tchievre, chamhre de la chevre, salle de police.

"") II considerait comme vrai.
1,,n) 11 y a belle lurette.
101) qu'elle le flattait, l'ainadouait.
,02) 011 : on comprend bin soie, on c. bien aisement.
103) c'est-ä-dire qu'il se tirait toujours d'affaire.
,04) S'il n'avait pas eu le temps de faire amende honorable, de se repentir

de ses fautes.

,03) Due y baillesse, pour Due y bailie, Dieu lui baillät, pour Dieu lui
bailie. L'imparfait du subjonctif tend ä supplanter, en patois, le present

du meme mode.

ln") Je 11'en garantis pas I'authenticite.
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