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LE CHANVRE EN AJOIE
par

Camille COURBAT
professeur à l'Ecole normale, Delémont

Un fait que tout observateur avisé peut constater, c'est la disparition
plus ou moins rapide des patois jurassiens. Est-ce un bien Est-ce un mal
— A mon avis, c'est plutôt un mal qu'un bien. Car ce langage expressif,
pittoresque et savoureux, est remplacé par un mauvais français, souvent même

par un affreux argot. Donc, au point de vue du français, au point de vue
littéraire, la disparition des patois ne saurait apporter le remède que l'on
cherche à la crise du français... scolaire. — On pourrait s'étendre longue-
ment sur cette question, mais passons

Non seulement le langage évolue dans notre coin de Pays, mais la
vie tout entière se modifie. Les anciennes'coutumes disparaissent. Par suite
de modifications climatériques, sans doute, par suite de l'invention des
machines agricoles et industrielles, diverses cultures ont été délaissées. J'en
citerai pour preuves la culture de la vigne. Nous avons encore des lieux-
dits qui prouvent â l'évidence que la vigne était plantée sur certains
coteaux en Ajoie. An ta/ vefagv/e, dos ta/' vefagne, dr/e ta/' vefagv/e, «fa/ ve/ngne*.
La culture de certaines plantes oléagineuses, ainsi que celle des textiles (du
lin et du chanvre) ont été abandonnées ou à peu près. Et, avec elles, dispa-
raissent également le matériel employé, le vocabulaire et la technologie qui
s'y rapportent. Ainsi avec la chose disparaît le mot. Depuis bien des années
déjà tes /////'ter/es, tes ôraçz/ertes, tes r/'ôer/'es sont allées rejoindre les vieilles
lunes.

Cependant, il y a moins d'un demi-siècle, le chanvre était cultivé dans
la plupart des régions jurassiennes. Et dans chaque village vous aviez un
ou deux tisserands. Aujourd'hui il n'en reste guère que le nom : tefa'e /'ta/-
c/zerefa. Les /zzé/z'ers de tisserand sont tombés en ruines avec tout leur
attirail. Et la monotone mélopée provoquée par la manœuvre, les gesticula-
tions du tisserand, n'est plus qu'un lointain souvenir. — A cette époque,
chaque famille faisait sa toile, (comme on disait alors) la toile pour son
usage. Les jeunes filles se faisaient une gloire de se confectionner de beaux
et bons /rossés de /zzé/za/'dge, linge qui durait une ou deux générations Allez
donc aujourd'hui offrir des chemises en toile de ménage à vos filles Leur
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peau délicate supporte à peine la toile d'araignée. Et je ne vois pas non
plus nos fringants garçons vêtus dans le solide /russe ou l'épais drogï/e/. Bref,
ne nous faisons pas d'illusion : le temps des /tata//es de /rasse ne reviendra
pas plus que celui des pistolets à pierre à feu.

Ce n'est donc pas pour essayer de remettre à la mode la toile de ménage

que je vous parlerai de la culture du chanvre. Le petit exposé que j'ai l'hon-
neur de vous présenter a pour but 1° de noter les divers procédés de culture,
les différents traitements et manipulations de la plante, 2» de conserver (avant
de les laisser tomber dans l'oubli) /es mots, /es express/o/ts po/o/ses qu'eni-
ployaient nos mères et nos grand'mères dans ces intéressantes opérations.

Le tchenne en Aictjoue

Dains le bon véye temps les fannes di Pays d'Aidjoue vangnïnt di
tchenne dains les œutches. Les œutches qu'an aipplait àchi les tcheunvieres
étïnt tôt prés des majons. Es l'étïnt bïn femês ès bïn laboirês poi les hannes à

paitchi-feu, â bon temps.
An vangnaît le tchenne â mois de mai, en lai séjon des bocâts, aidé en

lai meinme date : le djoué de lai St-Frômont, le lendemain de l'Aiscension.
Dains des yues an le vangnaît en lai St-Pancrace, le doze de mai.

A bout de doux trâs djoués an le voiyait dje triedre. Èt peus le due-
mouenne lai vàprê an s'en allait vouere c'ment qu'è poussait.

A moitan di mois de juillet enne paitchie di tchenne cîeurèchait dje :

c'était tat /eme//e. Elle veniaît bïn pu hâte que l'âtre. Donc en ce moment-li,
emmé le mois de juillet an tirait lai femelle an lai main. An tirait tot c'té qu'était
cieuri. Çoli s'aippelaît : « Tirie â tchenne ». Les tidges s'aippelïnt /es ctatpgmes.
An lés étendait tchu le vasun d'ïn prè, voubïn de lai piaintche â long èt peus
an les botaît en //e/es qu'an r'viraît de temps'ai âtre daivo des quoues d'rétés.
A bout de trâs semaines èl était nég7. Dali an le raimessaît pou le boté en
moic/ies qu'an fesaît en yer/d/es pou le tillie.

Le tchenne qu'était démouérê çn l'œutche c'était le ôosson (7e mat/ej.
An le tirait â mois de septembre èt peus an le léchait tchu piaice trâs ou quaître
djoués. Tiain qu'è pieuvaît longtemps an le botait en gôrdje vou bïn an le
rouffaît pou le satchi â foué. Enne fois qu'èl était bïn sat, an le tapait dains des
bossats pou faire ai voulê lai graînne qu'an applaît /e /cftevenê. Dains lai Ba-
rouétche ça c'qu'an appelait: « caçuê tat 6/osse». Aipré c't'opération an rai-
méssaît les ctat/ignes dt ôosson qu'an chiquait c'ment ces d'iai femelle.

Le braqun c'était le détchêt qu'an raimessaît en derie yue, an le copaît
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an lai fâ, ou bin daivo des voulains, an l'sayiaît. An ne tilliait pe le braqun,
an le braqué daivô des braques, enne fois qu'èl était négi.

Les doues premières souetches de tchennes: lai femelle et peusl'bosson
étïnt tillie i'herbât à car di fue ditemps d'iai lôvrêe, tot en se raicontaint des

hichtoires èt peus des fôles. Les faunes pailïnt de yos haunes èt peus les

baîchattes' de yos aimouéreux — Enne f/7/ze, c'était enne data, ça ço qu'an
poiyaît raiméssê tchu ses doigts. An botaît tràs daies pou enne tadafmôe

(cœrd/o/z de ôatatap). Les beutches di tchenne s'aipelïnt les /c/ienneveu/Wes. An
les preniaît pou enfue le fue.

Enne fois tillie, an botaît le tchenne en ôatata/zs, en trasses. Enne vaintaine
de daies fesïnt ïn öa/tao«. An satchéchaît ces ôa/ftans â foué. Tiain qu'êl étïnt
sat an les moinnaît en lai r/ùe. Lai n'ôe était enne grosse rue en piere que
rolaît tchu le tchenne pou l'écraisê. Enne fois ribê, an preniaît les Ga/vota
qu'an aippelaît achi les s/é/o«s (Peigneurs de chanvre venant du dépt. de l'Ain,
région de Bourg en Bresse). Daivo ios se/tas, c'étaient des gros peingnes en

fie, ès peingnïnt le tchenne en séparïnt le fin daivo le grossie. Le fin c'était
ta coztara, le grossie, c'était /'étape. Dali les sléjous botïnt le tchenne, en

fassons : 1° /assons de coaéra ; 2° mua/tas ; 3° étapes.

En huvie les fannes felïnt le tchenne. EU'aliïnt en velle ienne tchie l'âtre
daivô ios brôgues ou bin ios felattes. Tôt en fesint rontchie ios felattes ès

pellïnt des cans-cans di çouénat.

Quasi dains tos les velaidges è y avait iun ou doux técherainds que fesïnt
lai toile. Les pieces de toile aivïnt cent ânattes.

Le couérâ baiyaît d'iai fine toile pou les trôssés : an en fesaît des

yesues, des tiuailles, des mouétchoux de baigatte, des tchemijes d'hannes.
Daivo l'étope an fesait achi des yesues aipe des tchemijes de fannes. Le

trâsse était enne crâne souetche de toile. Èll aivait enne belle èt peus enne
peute sens. An en fesaît des tiulattes, des saits pou l'biê èt lai fairenne,
des panne-mains, des cieuries pou lai bue, des touèrtchons èt peus des

réclivous, aiche bin des bés èt crânes yesues. — Ai paraît que le tchenne
de femelle baillait lai pus fine œuvre (filasse) et le pus gros de lai biosse

(di maîle, di bosson) se baillait â coédgie pou faire des couedjes, des elsïns^
des bies, des bouérons, des couedjes ès toué, des tchwâtres, etc. Vos voites
qu'an tirait di tchenne totes souètches d'aifaires qu'étïnt rudement utiles
dains les ménaidges. J rébios de vos dire qu'an baiyaît lejchevenê ès canaris.
Ès l'en étïnt tôt fôs Daivo le tchevenê an fasaît de l'hoile ès breûlê, de

l'hoile pou les peintres.
An trove oncoué dains quéques ménaidges de c'te toile di bon véye

temps. C'était di bé lindge solide que durait pus d'enne djénération. A djoué
d'Ajdeu, an ne vangne pus de tchenne en Aidjoue. An aitcheute des fair-
nieres, d'iai toile d'airaingne, de lai breujerie que ne vos catche pie pe lai
pé èt peus que se dévouére an lai bue... Ç'ât l'progrès c'ment qu'ès diant
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La disparition du chanvre en Ajoie a entraîné celle des outils, machines,
produits, etc. devenus desue/s comme le vocabulaire relatif à cette plante, à sa
culture, exploitation ou industrie. Cependant, quelques mots vivent encore dans
certaines locutions, dictons et proverbes patois :

On dit :

1. Epds c'/nen/ to /cAenne en /'œu/cAe.
2. Tôt va/7 Ain, to/ r/Ae é/ tos me/tos.
3. DécA/rto oh dévoueré d/ Trasse.
4. ßredto c'nien/ des /cAeuneveu//tos.
5. Se ôn/ïe, se cassé c'nzen/ d'to/ /cAenneveu/toe

6. CA/ A/an çu'i'n couérd, Le pouè cA/ /in pu'd/ couérd.
7. A/vo/ dTé/ope an sa/ //enoj>e
8. Dévadto c'/nen/ in é/c/i'vou
9. E/re to/ en é/ope.

10. Ço <7(/'an /euto to/ neu/ d'/Vd/, p'a/ pou éto/toA/e des nuis.
11. « A ton^/cAenne • (Danse le soir des Brandons autour des fontaines.) '

V. Quiquerez : « V//to e/ cAd/eau de Por/en/ruy

') Cette vieille coutume est mentionnée dans le très intéressant ouvrage
que vient de publier M. Célestin Hornstein : Eé/es e/ tobendes du /ura Aerno/s.
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