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LES BELS-OUEJES
Novelle en patois de Bonfö

pa Diu Sodge

I

Et bin aichetot que c'ät dinche, (') bouennes dgens des hats
et des bes, (2) i vös veux reconte ätye que s'ät pesse, eye quasi
doux cent ans, (3) dains enne petete velle que vös vceules dichure
reconniätre. Elle etait encashee (4) pa des häts mues que gre-
pounint djinque (6) an des baincons de rotches. Tot enson se
drassait aidon in grand tchete qu'e ne demore pus que lo bes de
lai toue di croton (6) catchi pa des bös de biantche djoux. (7)

I ne sairös dire eobin de mairtches d'egres mouennint an enne
bäme (8) qu'aissötait (°) et peut aivrissait (10) in ermitre et son
oue aipprevejie. (n) In pont de pierre, d'aivö in saint que vail-
lait neüt et djoue, tranvachait enne reviere que raindenait et
djoffait entre les pilies. Das les pouetches des sens d'ouere, de
medi et de bije, des vies mouennint en Aidjoue, en lai Montaigne

vou dains lo Vä. Les mäjons se raimessint ä toue d'In mötie
qu'el (12) airait faillu alle djinque ai Baile, ai Soleüvre vou ai
Beerne po en trove in chi be. E fesait tot pitye ai ressoeuveni (1:1)

an enne grosse ne (14) que se serait aipparaillie (lä) po pesse lai
me.

Les dgens de ceutte petete velle mouennint In pö tos les
meties. Vos y trovins des pätchous, des flottous, des tchaippus,
In mairtchä, In peulletie, In crevajie. Sains paile des pretes, e

y aivait encoe des dgens que teniint cabaret ä Bue, an 1'Oue,
es Doues Shes, C16) an lai Deme-Yune, an lai Cigangne, et peus
doux träs paysains. Lo maitin et lo soi, vös voyins les roudges-
betes ä toue des ädges (17) des benes et peus, väguaint pai les
gasses, les foueyes (18) et les tchievres qu'allint en tchaimps vou
qu'en reveni'Int...



LES BEAUX-OISEAUX
Nouvelle en patois de Bonfol

par Jules Surdez

I

Et bien, puisque vous y tenez, bonnes gens des hauteurs
et de la plaine, je vous conterai quelque chose qui s'est passe,
il y a pres de deux cents ans, dans une petite ville que vous
allez sürement reconnaitre. Elle etait entouree de hauts murs
qui grimpaient jusqu'ä des bancs de rochers. Tout au haut s'ele-
vait alors un grand chateau dont il ne reste plus que la base
de la tour des oubliettes cachee par des arbres de « blanche
joux ». Je ne saurais dire combien de marches d'escaliers con-
duisaient ä une « baume » qui abritait un ermite et son ours
apprivoise. Un pont de pierre, avec un saint qui veillait nuit
et jour, traversait une riviere qui bouillonnait et ecumait entre
les piliers. Depuis les portes des cotes de vent, de midi et de
bise, des voies menaient en Ajoie, ä la Montagne ou dans la
Vallee. Les maisons se pressaient autour d'une belle eglise
dont on n'eüt pas trouve la pareille jusqu'ä Bäle, Soleure ou
Berne. Elle rappelait d'une maniere frappante un navire qui
aurait appareille pour traverser la mer.

Les habitants de cette petite ville « menaient » un peu tous
les metiers. Vous y trouviez des pecheurs, des flotteurs, des
charpentiers, un marechal-ferrant, un pelletier, un cordonnier.
Sans parier des pretres, il y avait encore des gens qui « te-
naient » cabaret au Bceuf, ä l'Ours, aux Deux Clefs, ä la Demi-
Lune, ä la Cigogne, et un certain nombre de paysans. Le matin
et le soir, vous voyiez les « rouges-betes » autour des auges des
fontaines et puis, errant dans les ruelles, les brebis et les che-
vres qui allaient « en champs » ou en revenaient...
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Dains ci temps-li e y-aivait en lai Velle enne societe de boue-
oes qu'an yi diait (10) lai Compaignie des Bels-Ouejes. (20) On
y poyait entre das saze ans et peus y demore taint qu'an etait
oouebe. (21) Lo pus veye des Compaignons en etait lo Capi-
cainne, (~) cetu que veniait derrie, (23) lo Yuetenaint, les doux
pus djuenes, les Välats. Lo pus saivaint (24) (cetu que saivait lo
meux teni enne pieume) tchoueyait (25) Ecriou et cetu qu'aivait
in be bote-fceüs (26) veniait lo Pailou. Les bouebes qu'etint pris
dains ceutte societe, ces qu'en paitchint po se mairie, en etint
po paiyie ai boire es Bels-Ouejes. Les Välats en aivint dje
vache des raibeutlees de potats vou de tchaimbes-de-tchins...(27)
E n'etait pe touedje (28) aijie de condure ces Compaignons cman
qu'an l'airait voyu. (20) Ce n'etait pe de trop di Capitainne et
di Yuetenaint po les bote (30) an l'ouedre, tiaind qu'e ne voeu-
li'nt pe craire, (31) et po tchaimpe yös mairques (32) ä care a
tchin.

C'ät lo Pailou qu'etait quasi touedje lo Bacque-avouenne(33)
de ses caimerädes. C'ät lu que demaindait lai tchoufre (34) tiaind
qu'en bairrait enne nace, que remechiait ces qu'etint lairdges
et peus que madechait (35) ces que se motrint ravouetaints,
L'Ecriou fesait le graitte-paipie. El ecriait tot 50 que se pessait
dains lai Compaignie : les compres qu'an reciait, les maran-
des qu'an fesait, les noms des novels Ouejes et de ces qu'an
botait an lai pouetche. (30)

Les doux Välats repotchint an l'ota. chus enne ceviere, ces
qu'etint soüls cman des ves. (37) Di temps de lai Carinme, es

tchairdgint chus enne epale, cman in sai de fouennee, (38) les
baichates evadenees que fesint carimentran, et peus les allint
piondgie dains l'adge di bene. A Revirat des beniessons, (3!)) c'ät
lo Yuetenaint que tchaimpait lo pou chus enne pere de dainsous,
c'ät ächi lu que nachechait, d'aivo de lai seütche, les Compaignons

qu'aivint taint bu et taint niofe qu'es ne poyint pus re«
pondre : r'vety'ne, (40) tiand qu'an yos diait : ty'nyeu. (41) E y
en e touedje, non petes, qu'aint des bou.es cman des maindges
d'anglaise, que s'embacquant (42) djunque an l'oeillat, et peus
qu'an ferait pus soie de tchairdgie que de rempiätre

Dinche c'etait les Bels-Ouejes que rätint, d'aivo in riban
vou enne piertche ai tchie, les naces des baichates de lai Velle
que se mairiint d'aivo in bouebe des velles de lai ; c'etait yos
que fesint lo tchairibairi es vaves et es vavres que se remai-
riint vou es mairies que n'aivint pe paiyie lai tirie-foeüs. Les
Compaignons piaintint in me ä bon-temps, devaint lai mäjon
des baichates de bouenne vie. Es drassint enne aimboille devaint
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En ce temps-lä, il y avait dans cette ville une societe de
gargons qui se nommait la Compagnie des Beaux-Oiseaux. On
en pouvait faire partie des l'äge de 16 ans et y demeurer jus-
qu'ä son manage. Le plus äge des Compagnons en etait le Capi-
taine, celui qui venait ensuite, le Lieutenant, les deux plus
jeunes, les Valets. Le plus instruit (celui qui savait le mieux
tenir une plume) devenait 1 'Ecriveur et celui qui avait la parole
facile, le Parleur. Les gargons qui etaient admis dans cette
societe, ceux qui la quittaient pour se marier, en etaient pour
payer ä boire aux Beaux-Oiseaux. Les Valets en avaient dejä
verse des rangees de pots ou de jambes-de-chien II n'etait pas
toujours aise de gouverner ces Compagnons ä sa guise. Le
Capitaine et le Lieutenant n'etaient pas de trop pour les mettre
ä l'ordre quand ils ne voulaient pas obeir et pour jeter leurs
marques au « coin au chien ».

C'est le Parleur qui etait presque toujours le « Becquete-
avoine » de ses camarades. C'est lui qui reclamait le tribut lors
d'un barrage de noce, qui remerciait ceux qui se montraient langes

ou maudissait ceux qui etaient regardants. L'Ecriveur
faisait le gratte-papier. II notait tout ce qui se passait dans la
Compagnie : les tributs qu'on recevait, les soupers qu'on orga-
nisait, les noms des nouveaux Oiseaux et de ceux qu'on excluait.

Les deux Valets reportaient chez eux, sur une civiere,
ceux qui se trouvaient en etat d'ebriete manifeste. Pendant le
Careme, ils chargaient sur une epaule, comme cm sac de « four-
nee », les filles evaporees qui se masquaient puis allaient les
plonger dans l'auge de la fontaine. Au «Retour de la benichon»,
c'est le Lieutenant qui jetait le coq sur un couple de danseurs.
C'est aussi lui qui noircissait, avec de la suie, les Compagnons
qui avaient tant but et tant bäfre qu'ils ne pouvaient plus re-
pondre : r'vety'ne, quand on leur disait : ty'nyeü. II en est
toujours, n'est-ce pas, qui ont des boyaux comme des manches de
veste, qui se gavent jusqu'ä la luette, et qu'il serait plus aise
de charger que de remplir

Ainsi, c'etait les Beaux Oiseaux qui barraient, avec un ru-
ban ou une perche ä char, les noces des filles de la Ville qui se

mariaient avec un gars des « lieux de lä-bas » ; c'etait eux qui
faisaient le charivari aux veufs et aux veuves qui se rema-
riaient ou aux epoux qui n'avaient pas paye la « tiree-dehors ».

Les Compagnons plantaient un « mai », au printemps, devant
la maison des jeunes filles de bonne vie. Iis dressaient un
epouvantail devant celle des evaporees qui avaient le « bou-



— 180 —

eetee des mairdgelles (43) qu'aivint le boquat (44) po se mairie
(i veux dire qu'aivint empräte enne metche chus lai fouen-
nee). (45) Aipres tot, coli vaillait encoe meux que de yös baingnie
lai conscience (40) dains l'äve froide cman es dgerennes que
covassant. (47) C'etait encoe yos, paide, que tirint les naces et
les afenats qu'an baptaillait, que montint lo fue des Feilies, (48)

que piaintint in me an in nove cabaretie, que tchaintint le Bon-
An, emme lai neüt de lai Saint-Sylvestre, que tchainpint Ca-
rimentran dains lo Doubs, (49) qu'allint chaque dains lai fin, le
soi de l'Appersion.(50) Se ces mäterre de bouebes trovint, aipres
les houres, des etraindges qu'allint ai dös-derrie (51) dains les
gasses, que fesint des saimbies, que mouennint lairdge (que fe-
sint di mairaidge, (52) quoi) es yös feriint dechus, cman des
mairtchäx tchus des enshannes. (53) Des Peuts l'Ouejes, que vos
dites E vos ät bin aijie de dire : (54) aidon, c'etait dinche
l'aiveje. (55) Mains e fesait chi bon les oueyi (56) djuere de lai
viöle, de lai dyindye, de lai musique ai gouerdge et peus
tchainte yos belles tchainsons

Lo Compaignon que mairiait enne baichate de lai Velle ne
paiyait pe de tchoupre mains ai boire an ses caimerädes, d'ai-
pres ses moiyins. L'Ecriou enviait touedje enne lattre es fiain-
cies. E yos diait cman qu'e serait airranvie es Compaignons de
ne pus vouere yöte caimeräde ä moitan de yos, cman goli fesait
ma-bin (57) de piedre enne chi belle, chi bouenne et chi braive
baichate. Ce n'etait pe tot de meinme metchainne soueguenne(58)
et goli raissenedechait les Bels-Ouejes qu'es fesint les doux in
bon tchoix.

« Nos vos tiuächans bouenne tchaince, de lai djoue et de
lai sainte», que botait encoe l'Ecriou. «Nos prayans(59) lo bon Due
qu'e benäche l'aicmencement, lo moitan et lai fin de vos djoues,
qu'e vos beille in era de tyenis (60) et peus, aipres vote moue,
vos preinnye (61) dains son pairaidis »

II

E y aivait aidon, devas-dedös de lai bäme de l'ermitre, des
dgens qu'aivint In gros train de paysain et que teniint lo toeure,
lo belin et lo varret de lai Ticemenäte. Le Dainne etait In grand
Montaignon rendeuchi, ächi hat qu'enne pouetche, que ne vaillait

pe, cman qu'an dit, son tiu piein d'äve. E djurait pes qu'In
gaillie (ö2) vou In tchairreton ; e feumait sains rate (°3) son
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quet » pour se marier (je veux dire qui avaient emprunte une
miche sur la fournee). Apres tout, cela valait encore mieux que
de leur baigner la « conscience » dans l'eau froide comme aux
poules qui voudraient couver. C'etait encore eux, parbleu, qui
« tiraient » les noces et les petits enfants qu'on baptisait, qui
edifiaient le foyer des Brandons, qui plantaient un « mai » aux
nouveaux cabaretiers, qui chantaient le Bon-An, au milieu de
la nuit de la St-Sylvestre, qui jetaient « Carimentran » dans le
Doubs, qui allaient ciaquer du fouet dans le « finage », le soir
de l'Apparition. Si ces satanes gars rencontraient ä des heures
indues, des etrangers qui allaient « ä dos-derriere » dans les
ruelles, qui titubaient, qui « menaient large » (qui faisaient du
tapage, quoi) ils leur frappaient dessus, comme des forgerons
sur des enclumes. De Vilains-Oiseaux, dites-vous C'est facile
ä dire : c'etait alors la coutume. Mais il faisait si bon les ouir
jouer de la viole, de la gigue, de la musique ä bouche et chanter
leurs belles chansons

Le Compagnon qui epousait une fille de la Ville ne payait
pas de tribut mais ä boire ä ses camarades, selon ses moyens.
L'Ecriveur envoyait toujours une lettre aux fiances. II leur
disait combien les Compagnons seraient depayses de ne plus
voir leur camarade au milieu d'eux, combien cela les peinait
de perdre une si belle, si bonne et si honnete fille. Cela ne
presageait neanmoins rien de mauvais et il etait consolant, pour
les Beaux-Oiseaux, qu'ils fissent tous deux un bon choix.

« Nous vous souhaitons bonne chance, de la joie et de la
sante », ajoutait l'Ecriveur. « Nous prions le bon Dieu qu'il
benisse le commencement, le milieu et la fin de vos jours, qu'il
vous donne une airee de marmots et puis, apres votre mort,
vous prenne dans son paradis »

II

II y avait alors, au-dessous de la bäume de l'Ermite, des
gens qui exploitaient un grand train de paysan et qui « te-
naient » le taureau,. le belier et le verrat de la communaute.
Le maitre etait un grand Montagnard endurci, aussi haut qu'une
porte, qui ne valait pas, comme on dit, son seant plein d'eau.
11 jurait pis qu'un chiffonnier ou un charretier et fumait con-
tinuellement son brüle-gueule en crachant comme un juif,
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creuillon en etieupaint cman in djue, qu'an ne l'öjerait quasi
dire. Le Mal-Oueje, cman que yi diint les vejins (sains goli el
aivait ai nom Moueri) aivait les tchaimbes en voulaint, lo coue
encoe prou felinnat et lo poi frise cman in tchin-moton. E
potchait enne londge bairbe cman in tceüfet. (64) Vös ne lo voi-
yins djemais que d'aivo enne cape en pe de mairgat, enne
blaude ächi couetche qu'in mötre-tiu (°5) que n'yi deschendait
que djunque es royons. (°6) et peus, an tote sejon, d'aivo des

grijes dietes ai botons que yi mont'int djunque es dgenonyes. (67)

E fesait encoe bin ai rire, lo duemouenne, d'aivo son tchaipe
cabossie tirie tchus les ceils et ses brais que depessint les main-
dges de son anglaise ai fiöses cman des maindges d'ecouve. Sains
coli, (6S) c'etait in cräne övrie que n'en aivait (an son idee)
djemais prou fait et que treiveillait encoe des moities de neüts
sains djemais etre rigue. C'etait enne souetche de betainne que
ne saivait A ni B et que ne vos öyait que se vös yi djäsins de
son paiyesenaidge. N'envoidge qu'e n'etait pe hernicat po sai
boche : el etait veni ä cop (69) d'aitchete lo bin qu'el aivait teni
pus de vingt ans de temps cman graindgie et peus de lo payie
djunque an lai derriere livre. I n'aie pe fäte de dire qu'e ne
mäviait ren, qu'e n'airait pe tchaimpe enne gueguelle de raite
laivi et peus (goli se ne demainde pe) (70) qu'e ne botait pe les
pies ä cabaret.

E maignelait, e tchaipujait, des heüvies tot lo long. E rai-
yuait les tchies, les dolaijes, les tiuves ; e montait des schlä-
gues, po aittraipe les ouejes, des mä-tchemins, po pare les raites
et des tchairdgerats, po aissanne les renaids.

E vös fät ächi (71) dire qu'el etait aivu bin edie pai sai fanne,
enne femelinne (72) de ren di tot, enne grillenatte (73) que vos y
voiyins lo djoue ä traivie. C'etait enne rossatte satche ai bos,
baidoulee (74) cman enne vaitche grivee que les afaints yi criint:
« Tchignon raite » poche que ses pois se ritint aipres. (7ä) Coli
ne l'envadgeait pe de se peingnie an lai tiaigne. Mes aimis de
Due, (7li) que c'etait enne fanne mägraiciouse et mälaimoree
Que meünet, que peut tchouere eile poyait faire es dgens Elle
pujait sains rate, dains sai toubaquiere, des tchoumees de touba
qu'elle embruait dains ses gros nairis. (77) Tot cman son hanne,
eile n'etait djemais sole, ne piaingnait pe, (7S) ne teniait
djemais lo yet. (70) Se vos l'aivins oyu mionne Se lo Moueri
n'etait pe bin malin, lee, n'etait qu'in moche de malice. (80) De-
vaint de lai mairie, e l'aivait piedie cman servainte. Elle n'etait
pe aivu mädeütee an l'otä (eile veniait d'enne pouere mäjon de
Montainchy) et yös dgens n'y aivint pe fait tos ses maitchats.(81)
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« qu'on ne l'oserait presque pas dire ». Le Mal-Oiseau, comme
le nommaient les voisins (sans cela il s'appelait Maurice) avait
les jambes en faucille, le corps assez fluet et les cheveux frises
comme un « chien-mouton ». II portait une longue barbe comme
un anabaptiste. Vous ne le voyiez jamais que coiffe d'un bonnet
en peau de matou, vetu d'une blouse aussi courte qu'un « mon-
tre-cul » ne lui descendant que jusqu'aux reins, et puis, en
toute saison, chausse de guetres grises ä boutons lui montant
jusqu'aux genoux. II etait assez comique, le dimanche, avec
son chapeau bossele tire sur les yeux et ses bras qui depas-
saient les manches de sa veste ä pans comme des manches ä
balai. Toutefois, c'etait un fameux travailleur qui n'en avait
(pensait-il) jamais assez fait et besognait encore des moities de
nuit sans jamais etre harasse. C'etait une sorte de nigaud ne
sachant ni A ni B et qui ne vous entendait que si vous parliez de
son domaine. II n'en etait pas pour autant borne pour sa
bourse : il avait fini par acheter le domaine qu'il avait exploite
durant plus de vingt annees comme grangier et par le payer
jusqu'ä la demiere livre. Inutile de dire qu'il ne mesusait de
rien, qu'il n'aurait pas fait fi d'une crotte de souris et puis (cela
ne se demande pas) qu'il ne mettait pas les pieds dans une
auberge.

II bricolait comme un « magnin », il chapuisait, des hivers
« tout le long ». II reparait les chars, les barrieres, les cuviers ;

il faisait des trebuchets, pour attraper les oiseaux, des « mal-
chemins », pour prendre les souris et des traquenards, pour
assommer les renards.

II faut aussi vous dire qu'il avait ete bien seconde par sa
femme, une petite personne « de rien du tout », une « grille-
notte que vous voyiez le jour ä travers ». C'etait une roussotte
« seche ä bois », rousselee comme une vache grivelee ä laquelle
les enfants criaient : « Chignon ronge par les souris » parce
que ses cheveux etaient clairsemes. Cela ne l'empechait pas de
se peigner ä la chienne. Mon Dieu, que c'etait une femme peu
avenante et peu sympathique Elle puisait sans cesse dans sa
tabatiere des prises qu'elle fourrait dans ses grandes narines.
De meme que son homme, eile n'etait jamais lasse, ne se plai-
gnait jamais, ne s'ahtait jamais. Si vous l'aviez ouie parier
doucereusement Si le Maurice n'etait pas ruse, eile n'etait
qu'un morceau de malice. Avant de l'epouser, il l'avait engagee
comme servante. Elle n'avait pas ete dorlotee ä la maison (elle
venait d'une pauvre famille de Montancy) et ses parents ne lui
avaient pas evite toute peine. Aussitöt qu'elle avait pu se tenir
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Aichetöt qu'elle aivait poyu se teni tchus ses tchaimbes, an l'ai-
vait envie an lai vägueye mouenne yös doues tchievres en
tchaimps an lai couedje. Pus taid, eile alle ai maitre cman ser-
vaintatte dains enne me (82) d'Airetcheboue. (88) An n'y baillait
que son pie tchässie de sabats, an lai Saint-Dgeouerdge et an lai
Saint-Maitchin. Elle aivait piaiju ä Mäl-Oueje, enne fois qu'el
etait alle aitchete enne pere de djevences (84) an son dainne.
Cman qu'e y aivait beillie in etiu de tringuelte (e lo voeulait
dje bin raivoi) lai baichate se leche piedie, po alle teni son
menaidge, d'ätaint pus voeulantie qu'elle reciet (85) aitaint po les
eerrhes. (8B)

Lai novelle servainte (el en aivait dje aivu enne deme-
dozainne) se mötre chi övriere, chi menaidgiere, qu'e lai mairie
ä bout de doux träs ans et ne s'en repentechet (87) djemais. C'en
etait enne, i vös le garantäs, que saivait chi bin repraindgie,
qu'ä bout de vingt ans lai graindgiere etait enne grand'dainne.
Elle potchait ses cäles gredelees et ses heillons djinque tiaind
qu'els etint ribes. Po alle ä mötie, eile botait le doubiat fretchi
et pachie cman enne etieumouere de lai rere-meme de son
hanne. Les fraingueyes pendint de son gouenne cman les yai-
cons d'in toit. Elle se ne serait piepe aitchete enne fanfreleütche.

Elle etait chi ravouetainne, chi mefiainne, que les shes (88)

de l'ötä demorint touedje dains son devaintrie de toile de sai.
Lai neüt, eile les catchait dös lo ticeüchin de son yet. Dinche,
niun ne poyait alle feüne, bässe dains les armerattes di metra,
dains lo mairtche-bainc (81)) de lai tchaimbre-häte, (°°) les bolats
de lai tiaive vou les antchetres (91) di dyenie. Vös ne lai voiyins
djemais gögue, ne söri, ne rire. Tiaind qu'elle ne gremounait
pe, eile dgermeuillait an n'airait saivu dire quoi, eile
gronsenait cman in varret. Tiaind qu'elle etait aije (coli
yi airrivait tot de meinme enne fois vou l'ätre) eile ga-
coillait cman enne true que ses letans tassant. Cman qu'elle
poyait epieütchie dains les boutishes (voir Note 4) et d'aivö les
crampotous A Mairtchie, enne fois qu'elle aivait fait son
prie, lo diaile s'y serait bin bote qu'elle n'airait pe chintie enne
boitche chus enne pere de letans.

Lai Boubatte (g'at dinche qu'an diait an lai Zelinne) aivait
baillie chex bouebes et enne baichate ä Moueri. Les bouebes
aivint tus di poi frelat. Eis etint tus pus ledes, pus teünes, pus
naintchats, pus feüles, yun que l'ätre. Es resannint tot pitye
yöte pere et peus aivint ächi les tchaimbes en chärpatte. An ne
yös diait que les Maindge-Brussäles (93) poche qu'els aivint
touedje lai gouerdge ceuvie. Es ne musint, cman yös dgens,
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,sur ses jambes, on l'avait envoyee ä l'aventure mener deux
chevres « en champs » ä la corde. Plus tard, eile alla « ä
maitre » comme petite servante dans une metairie de Riche-
bourg. On ne lui donnait que son pied chausse de sabots, ä la
St-Georges et ä la St-Martin. Elle avait plu au Mal-Oiseau,
une fois qu'il etait alle acheter une paire de bouvillons ä son
maitre. Comme il lui avait baille im pourboire d'un ecu (il
voulait dejä bien le recouvrer) la fille se laissa engager, pour
aller tenir son menage, d'autant- plus volontiers qu'elle regut
autant pour les arrhes.

La nouvelle servante (il en avait dejä eu une demi-douzaine)
se montra si active, si econome, qu'il l'epousa au bout de quelques

annees et n'eut jamais lieu de s'en repentir. C'en etan
« une », je vous l'affirme, qui savait si bien menager, qu'au bout
de vingt ans la fermiere etait une grande dame. Elle portait ses
caules tuyautees et ses vetements jusqu'ä ce qu'ils soient uses
jusqu'ä la corde. Pour aller ä l'eglise, eile mettait le chäle
chiffonne et troue comme une ecumoire de l'arriere-ai'eule de
son epoux. Les effilochures pendaient ä son jupon comme les
glagons ä un toit. Elle ne se serait pas meme achete une fan-
freluche.

Elle etait si regardante, si mefiante, que les clefs de la
maison restaient toujours dans son devantier en toile de sac.
La nuit, eile les cachait sous le coussin de son lit. Ainsi, nul ne
pouvait aller fureter, fouiller, dans les « armoirettes » du vaisse-
lier, dans le bahut de la chambre haute, les caboulots de la
cave ou les compartiments du grenier. Vous ne la voyiez
jamais plaisanter; ni sourire, ni rire. Lorsqu'elle ne tempetait pas,
eile grommelait, eile marmottait on n'aurait su dire quoi ; eile
grognait comme un verrat. Quand elle etait aise (cela lui arri-
vait tout de meme une fois ou l'autre) elle faisait entendre de
legers grognements comme une truie qui allaite ses petits.
Comme elle pouvait marchander dans les boutiques et avec les
colporteurs Au Marche, une fois qu'elle en avait fait connaitre
le prix, le diable s'en serait bien mele qu'elle n'aurait pas cede
une batz sur une paire de porcelets. •

La Boubatte (c'est ainsi qu'on nommait la Zeline) avait
donne six fils et une fille au Maurice. Les gargons avaient des
cheveux frisottes un peu roux. lis etaient tous plus vilains, plus
renfrognes, plus niais, plus benets, l'un que l'autre. lis ressem-
blaient tout « piques » ä leur pere et avaient ses jambes en
serpette. On ne les appelait que les Mange-Brouillards parce
qu'ils avaient toujours la bouche ouverte. lis ne songeaient,
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qu'ai aibaittre de lai besoingne, qu'ai diaingnie des sös, qu'ai
raimesse, qu'ai entchetele, (03) qu'ai entechie. Eis etint chi sais,
chi gätchets, qu'es se n'etint pe bote de lai « Söciete des boue-
bes » po etre tyittes de pujie dains yös patisches (voir Note 4)
en y entraint. Ai saze ans, ai foueche de s'en beillie, eis etint
fli'ndrats, flaindries, sas cman des echannes. Ai cinquante ans,
es vceulint dje etre des veyats tot rembrintyenes. Vös me ne
voeules pe crais bin craire : se ce n'ät lo duemouenne des Bou-
dins (°4) vou cetu des Beniessons, es ne maindgint pe an yöte so
foueche yöte mere etait menaidgiere. Elle ne les lechait piepe
reüjurie les tiaissets et les potats. A temps des oeüvres, emme
väpree, eis etint dje aimaitis, cman des mairtchainds de celiejes
de lai Barotche. (°5) Ce n'ät pe prou chure (9e) en latchaint et en
maitcholaint yöte nitye, ni en se tiraint l'embroeuil, qu'els airint
poyu pare painse.

Lai baichate, lee, ne resannait (97) pe in poi sai mere et
encoe moins son pere. Cetee-li, niun n'airait saivu dire das laivou
eile tchoyait. Elle ne reteniait ni aipres (98) les baichates de lai
Velle, ni aipres ces d'in velaidge. Vös airins putöt dit qu'elle
veniait de lai sens de Befoue. Ah ce n'etait pe enne de ces
gouessons que vös gouessenne, di maitin ä soi, mains enne dgens
propre cman tot, que teniait bin chus lee, que se saivait bin
chique. (") Ce n'ät pe lee qu'airait tchässie des sabats po alle
ä mötie ni veti enne boillatte po alle dains lai f'in. Vos n'yi
voiyins pe d'heillons mirligodes cman an taint d'ätres. Elle n'airait

pe po tos les diailes bote, cman sai mere, des laindrigailles,
i veu dire des gouennes, que des guingrenäles _(100) yi pendant
tot patchot. Co qu'elle etait vive, diaie, dgeiitille, siejainne,
djipee Cman qu'elle poyait djöte, rire, tchainte, dainsie Elle
youquait bin po co que ses freres etint rätes. Aitaint eis etint
raissis, aitaint eile etait evädenee. Se vos l'aivins vu dequiätre
po alle es beniessons pa les Chös-di-Doubs (voir Note 4).
Cetee-li saivait dainsie Elle virait cman enne pöfile, eile sätait
cman in tchevri, eile hieutchait cman in heiutcherat. (101) Cman
qu'elle etait ladgiere cman enne pieume, qu'elle ne sölait dje-
mais, qu'elle aivait lai biäte d'enne Frangaise (vou se vös voeules,

di diaile), qu'elle etait achi detraipe qu'in foiyin et felin-
natte qu'in petös, les bouebes se tchaircouessint po dainsie d'aivö
lee et po lai poye remouenne an l'ötä. (102) Les ätres baichates,
bin chur, etint djalouses chus lee. In soi, ai Belle-Fontainne, elles
rairint tchaimpe dains lo Doubs se les bouebes de Saint-
Ochanne se n'en etint pe mäshe (voir Note 4). « Di moment que
yös dgens etint chi sais », que vös me voeules demainde, « lai-
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comme leurs parents, qu'ä abattre de la besogne, qu'ä gagner
de l'argent, qu'ä amasser, entasser, thesauriser. lis etaient si
regardants, si avares, qu'ils n'etaient pas entres dans la « So-
ciete des gargons » pour ne pas etre contraints de puiser dans
les vessies de pores leur servant de bourse. A 16 ans, ä force
de besogner, ils etaient fluets, efflanques, sees comme des bar-
deaux. Iis seraient dejä, ä 50 ans, des vieillards tout brises.
Vous ne me croirez peut-etre pas : hormis le dimanche des
Boudins ou celui des « Beniessons », ils ne mangeaient pas ä
lern: soül, tant leur mere etait regardante. Elle ne leur permet-
tait meme pas de racier le grattin des casseroles et des pots.
Au temps des « ceuvres », au milieu de l'apres-midi, ils etaient
dejä affames et sans force, comme des marchands de cerises
de la Baroche. Ce n'est sürement pas en lechant et en mächon-
nant leur morve, ni en se tirant le nombril, qu'ils auraient pu
« prendre panse ».

La fille, eile, ne ressemblait pas du tout ä sa mere et
encore moins ä son pere. Celle-lä, nul n'eüt su dire d'oü eile
« tombait ». Elle n'evoquait ni les filles de la Ville, ni Celles
d'un village. Vous auriez plutöt pense qu'elle venait du cöte de
Beifort. Ah ce n'etait pas une de ces souillons qui font une sale
besogne du matin au soir, mais une fille proprette, qui « tenait
bien sur eile », qui savait bien se parer. Ce n'est pas eile qui
eüt chausse des sabots pour se rendre ä l'eglise, ni vetu une
:< boillatte » pour aller dans le « finage ». Vous ne lui voyiez
pas de vetements barioles comme en mettaient tant d'autres.
Elle n'aurait pour tous les diables porte, comme sa mere, des
guenilles, je veux dire des jupons, aux effilochures pendant
partout. Combien eile etait vive, gaie, gentille, seante, affable
Comme eile pouvait folätrer, rire, chanter, danser Elle gam-
badait bien « pour ce que ses freres » etaient calmes. Autant
ils etaient rassis, autant eile etait evaporee. Si vous l'aviez
vue courir ä toutes jambes aux « benichons » des Clos-du-
Doubs Elle tournait comme une toupie, eile sautait comme
un chevreau, eile hululait comme un chat-huant. Parce qu'elle
etait legere comme une plume, qu'elle ne se lassait jamais,
qu'elle avait la beaute d'une Francaise (ou, si vous preferez,
du diable), qu'elle etait aussi svelte qu'une fouine et fluette
qu'un putois, les gars se chicanaient pour danser avec eile et
pour l'accompagner ä la maison. Les autres filles, bien sür, la
jalousaient. Un soir, ä Bellefontaine, elles l'auraient jetee dans
le Doubs si les gargons de St-Ursanne n'etaient pas intervenus.
« Puisque ses parents etaient si ladres », me demanderez-vous,
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vou ät-ce qu'elle preniait des sös pos alle es fetes » Et bin,
yöte Diämelatte s'y saivait chi bin pare qu'elle yös airait tirie
tot go qu'elle airait voyu. Et peus, ät-ce vös ais djemais vu enne
belle baichate avoi fäte de sös es beniessons Yos se muses que
lai biate se ne maindge pe an lai tyilleree C'ät in dire que vai
dinche, i veux bin mains, cman po tos les dires, e y e ai pare
et peus ai lechie.

Se yöte baichate n'etait pe aivu dinche in pö youcatte, lo
Mäl-Oueje et lai Boubatte serint aivu des dgens binheyroux.
Que voeles-vos, e fät touedje aivoi ätye po maindgie d'aivö son
pain. At-ce qu'e ne fät pe aiväle in bossat (103) de ceindres de-
vaint que d'alle ä pairaidis Coli ne les anvadjait pe d'aivoi enne
roudge et enne biantche proue (104) de betes de bon aigrun. An
pailait loin et lairdge de yös airmailles. El ät bon de dire que,
tchie yos, les betes etint meux aifforees que les dgens : elles
n'en etint pe po compte les bairres di reteli. Ce n'ät pe li qu'an
airait vadje des vaitches elaicelees, enaillieres, (10B) des tceures,
des grousses (106) vou des caibes. (107) Les bes noms que les roud-
ges-betes aivint, selon le poi, les taitches di more, di cevre vou
des ceils : Raime, (108) Pomme, (109) Grive, (HO) Falat, (HI) Bo-
quat, (112) Bisat, (H3) et bin d'ätres encoe. C'ment (114) ät-ce
qu'es les poyint tus reteni, i vös lo demainde in pö

Däs que lai Diämelatte ainmait dinche fölayie, dainsie et
etre bin veti, goli ne l'envadjait pe, di premie ä derrie temps,
d'alle traire yös vaitches, lai boye ä dös, djinque enson les ticeu-
mainnes. An piaice d'aimoyie lo hvre d'aivö de lai bouse, cman
les ätres, eile preniait di täre et fräs fromaidge de lai Montaigne,

cman les airmaillies. Elle s'edait ai beillie lo latchat es
betes et lo boire es poues. (115) Elle vös chaque ächi bin de lai
rieme qu'in tchairreton vou in bardgie. Elle ne preniait pe lo
bue de foeurmain po cetu de lai roue, (11C) in eütchet po in pou,
ni des gangreleütches po des nouches vou des beloueches. Elle
saivait raissenedi des bues appieyies, en yös diaint : « Tins ci,
tins, vins ci, vins, sä, sä, sä ». C'ät lee que tchaimpait de l'ä-be-
nete chus enne novelle bete raimouennee de lai foire, devaint
que de lai lechie entre dains l'etäle, que breülait lo veye
yin (117) de cetee qu'etait aivu grevee. Elle aiyuait cetee qu'ai-
vait tchairdgie les etrunmes (l18) vou qu'aivait les maitches
(cetee-ci, en lai frottaint d'aivö enne pierre, di temps qu'elle
boiyait ä bene).

« Note Diämelatte porrait crais bin beillie tot de meinme
enne bouenne paysainne », que se diint des fois yös dgens.
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« oü prenait-elle de l'argent pour courir les fetes » Et bien,
leur « Guillaumette » savait si bien. s'y prendre qu'elle leur
aurait soutire tout ce qu'elle eüt voulu. Et puis, avez-vous
jamais vu irne belle fille avoir besoin d'argent ä la fete du
village Vous pensez que la beaute ne se mange pas « ä la cuii-
leree » C'est un dicton « qui va ainsi », je le reconnais, mais,
comme dans tous les proverbes, il y a ä prendre et ä laisser.

Si leur fille n'avait pas ete ainsi quelque peu « en l'air », le
Mal-Oiseau et la Boubatte eussent ete des gens tres heureux.
Que voulez-vous, il faut toujours avoir quelque chose ä manger.
avec son pain. Ne doit-on pas avaler un petit füt de cendres
avant d'aller au paradis Cela ne les empechait pas d'avoir une
rouge et une blanche « proie » de betes prosperes. On parlait
* loin et large » de leur betail ä cornes. II est bon de dire que,
chez eux, les animaüx etaient mieux fourrages que les gens :

ils n'en etaient pas reduits ä compter les barreaux du räte-
lier. Ce n'est pas lä qu'on aurait garde des vaches taries, non
portantes, des betes steriles, vilaines ou trop vieilles. Les beaux
noms que les « rouges betes » avaient, suivant la robe, les taches
du museau, du front ou des yeux: « Raime, Pomme, Grive, Falat,
Boquat, Bisat », et bien d'autres encore. Comment pouvaient-ils
tous les retenir, je vous le demande un peu

Lors meme que la « Guillaumette » aimait ainsi folätrer,
danser et etre bien vetue, cela ne l'empechait pas, du premier
au dernier temps, d'aller traire leurs vaches, la « bouille » au
dos, jusqu'au haut des natures communes. Au lieu d'adoucir
le pis, comme les autres, avec de la bouse, eile prenait du fro-
mage tendre et frais de la Montagne, comme le font les bou-
viers. Elle s'aidait ä donner le « lecher » au betail ä cornes et le
<•: boire » aux porcs. Elle vous claquait aussi bien du fouet qu'un
charretier ou un berger. Elle ne confondait pas le bceuf de
« foeur-mains » avec celui du sillon, un jars avec un coq, ni des
baies de pommes de terre avec des noix ou des prunes. Elle
savait calmer des bceufs atteles, en leur disant : « Tiens ci,
tiens, viens ci, viens, sei, sei, sei » C'est eile qui aspergean
d'eau-benite une nouvelle piece de betail ramenee de la foire,
avant de la laisser entrer dans l'etable, qui brülait l'ancien lien
de celle ä laquelle on avait jete un sort. Elle soignait celle qui
avait « charge les etrunmes » ou qui souffrait des gourmes
(celle-ci, en la frottant avec une pierre, pendant qu'elle buvait
ä la fontaine).

« Notre « Guillaumette » pourrait peut-etre donner nean-
moins, une tres bonne paysanne », se disaient parfois ses pa-
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« Due sait tchus tiu eile veut tchouere. (110) S'elle ne vai pe ä
moins s'aicouetene d'un de ces frise-välats de lai Velle Can
serait in bei aiffaire S'elle se lechait pie endgeöle pa lo Lienaid
d'Outremont vou pa un de ces bouebes de lai Fin di Te que
tiudant veni ä lövre vas lee. — Das les houres et le temps qu'es
veniant an lai pailee, c'ät cman s'els allint yanne chus les som-
bres. — Ce n'ät pe potchaint de lai grainne de veye baichate.
— Aipres tiu at-ce qu'elle retinrait »

Ill

Lai Zelinne et lo Moueri se ment'int (1-°) d'aidroit lo doigt
dains l'ceil. Yöte Diämelatte aivait bei et bin in aimouereüx.
S'els aivint saivu que c'etait lo Louerenat de lai Raisse, in djuene
louenou de flottou, cman qu'els airint mouenne lairdge (121)

C'etait in bouebe servejäle, (122) vi cman enne raite. D'aivö lu,
c'etait touedje : shötre, (voir Note 4) laoute, tchainte, ris. E
mouennait potchaint in metie qu'an n'y vint pe retche. El en
fät encoe doux träs ä long po poye aippondre les doux bouts.
Co qu'an ribe d'heillons, en y väguaint sai vie di maitin ä soi
Vos ne sairins flotte lo bös que pa les grosses äves, an lai fonte
des nadges, (123) ä bon-temps, et peus aipres les pieudjes de
l'herbä. Que bon bairquotie c'etait que lo Louerenat, nian pe
in piquou de rive mains in piquou de ne. (12<1) Cetu-li se poye
mäshe (voir Note 4) de mäniue in hairpi vou des pales. (125) El
en aivait dje cheuye des trains de bös de couedje (12(1) aivä lo
Doubs

Les flottous ne reciint que doues livres pa djoue. El at vrai
que po quaitre sös es poyint aivoi, ai nonne vou ai marande, di
laid et de lai sope an yöte so. Mains e faillait coutchie tchus
l'etrain d'aivö ses heillons tot mos et peus yeve ai roue-djoue.
Ce n'etait pe des rujes que de dechendre en bairque les lös
de lai Moue, de lai Gole, di Tchaimpois et de Pont-de-Roide. Lo
Louerenat etait ladgie et peus haidgi cman in dainsou de
couedje. E ritait lo long des airräte-bös (127) ächi soie que chus
enne vie. E vös vceulait faire lai pregatte dechus vou alle ai
dös-derrie(128) vou ai pie gai gai,(12n) d'enne rive ai l'ätre de l'Ave.
Vote saing n'airait pris qu'in toue (13°) en lo ravouetaint. Niun
n'e pus saivu, das don, faire ächi bin des etyissats que lu ni
säte lai tete lai premiere aivä le pont de Saint-Ochanne vou de
cetu de Saint-Heppölyte. (131)



— 191 —

rents. « Dieu sait ä qui eile echerra Pourvu qu'elle ne s'amou-
rache pas d'un de ces frise-valets de la Ville Ce serait une
affaire ennuyeuse — Et si eile se laissait enjöler par le Leonard
d'Outremont ou par un de ces gars de la Fin du Teck qui
« cuident » venir ä la veillee aupres d'elle — Depuis les heures
et le temps qu'ils viennent ä la « parlee », c'est comme s'ils
allaient glaner sur les guerets. — Ce n'est pourtant pas de la
graine de vieille fille. — De qui tiendrait-elle »

Ill

La Zeline et le Maurice se mettaient d'importance le doigt
dans l'oeil. Leur « Guillaumette » avait bei et bien un amou-
reux. Ah s'ils avaient su qu'il s'agissait du Petit-Laurent de
la Scierie, un jeune flotteur de bois farceur, comme ils auraient
tempete C'etait un gargon obligeant, vif comme une souris.
Avec lui, c'etait toujours : siffle, jodle, chante, ris. II « menait »

pourtant un metier qui n'enrichit pas. II faut encore en exercer
quelques-uns de pair pour arriver ä nouer les deux bouts. Ce
qu'on y fripe de vetements en y exposant sa vie du matin au
soir Vous ne sauriez flotter le bois que par les hautes eaux,
a la fönte des neiges, au printemps, et apres les pluies de l'au- •

tomne. Quel bon batelier c'etait que le Petit-Laurent, non pas
un « piqueur » de rive mais un « piqueur » de nef. Celui-lä
pouvait se meler de manier une gaffe ou des rames. II en avait
dejä suivi des trains de « bois de corde » en aval du Doubs

Les flotteurs ne recevaient que deux «livres » par jour. II
est vrai que pour 4 « sols » ils pouvaient obtenir, au diner ou au
souper, du lard et de la soupe ä leur soul. Toutefois, ils devaient
se coucher sur la paille avec leurs habits tout mouilles et se
lever ä l'aube. Ce n'etait pas chose facile de descendre en barque
les rapides de la Mort, de la Goule, du Champois et de Pont-
de-Roide. Le Petit-Laurent etait leger et hardi comme un dan-
seur de corde. II courait le long des « arrets » aussi aisement
que sur une route. II pouvait pirouetter dessus ou aller ä « dos-
derriere » ou ä cloche-pied, d'une rive ä l'autre de l'Eau. Votre
sang « n'aurait pris qu'un tour » en le regardant. Nul n'a plus
su, depuis lors, faire d'aussi beaux ricochets que lui, ni sauter,
la tete la premiere, du pont de St-Ursanne ou de celui de Saint-
Hippolyte.
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Tiaind qu'an ne flottait pe, lo Louerenat yuattait di bos :

en huvie, chus in be loton, lo tchäd-temps, aivä in tchemin de
yuattou. (132) El en tyissait ächi aivä enne rize (133) Vou in dje.
C'etait in bouebe qu'aivait di dget, de l'epie, de l'evouingne,
dains tot 50 qu'e fesait. Vös airins dit in sairraisin d'aivö son
poi frise et noi cman de lai seütche. Ah cetu-li aitot, an se
demaindait das laivou e veniait. E söriait touedje, e vös recriait
das loin, el aivait touedge enne louene ai vös dire en pessaint,
en fesaint enne grosse ruje. An ne solait pe de l'oueyi dire lai
tchainson des flottous de bös, qu'aivait i ne sais ä diaile cobin
de coupiets. N'en voici yun : (134)

« Maindgeans in tchadiron de gaüdes,
Vetans nos tot pus veyes blandes
Et peus : « En ne, contre Adincoue
Nos etieupans dains gotte et goue »...

C'etait lu et peus in ätre flottou qu'etint po lo moment les
doux välats de lai Compaignie des Bels-Ouejes. Ces doux-li con-
niechint bin yöte metie. En in vire-tai-main, les varres d'enne
grosse tälee etint rempiächus sains qu'enne gottatte de vin
feuche aivu teumee en vachaint.

C'ät an lai marande de lai tirie-foeüs de lai baichate di
Tchetelain de Saint-Ochanne, que se mairiait d'aivö lo bouebe
di tchete de Tchävelie, que lo Louerenat aicmence d'endgeöle
lai belle Diämelatte. Enne fouetche compre etait aivu paiyie et
les Bels-Ouejes prayenn't an lai marande, an lai Deme-Yune,
tos les baichates de lai Velle. An s'en soeuvenion longtemps de
ceutte tirie-foeüs. An y maindgeon in poue saiyai tot entie, an
y vudon in gros veche de vin de Borgangne, an y tchainton totes
les veyes tchainsons des Chös-di-Doubs, an y dainson djinque
ä premie tchaint di pou. Les schleques-mores poyenn't galou-
fre, niofe et se moyie lo poulat di co (135) an yöte so. Les doux
Välats en sont aivu po repotche an l'otä, chus enne ceviere, enne
bouenne deme-dozaine de Bes vou putöt de Peuts l'Ouejes que
roeüpint, que regouessint, que ne poyint pus ren decrceu-
tchie. (136)

C'ät prou chure (137) que lai Diämelatte conniechait dje lo
djuene flottou. Elle l'aivait dje oueyi bin des cöps tchainte
dains sai bairque lo be tchaint des flottous. Ci soi-li, eile lo
ravouete de pus meux en pus meux (13S) et peus s'aivise que ce
n'etait pe lo pus peut ni lo moins dgenti de lai Söciete des boue-
bes. S'es s'etint dje trove an bin des beniessons, pa les Chös-di-
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Quand on ne flottait pas de bois, le Petit-Laurent en trans-
portait en traineau, en hiver, sur une piste enneigee et, en ete,
sur un chemin de schlitteur. II en glissait aussi « aval » une
« rize » ou un couloir. C'etait un gars qui avait de l'aisance,
de l'adresse, de l'habilete, dans tout ce qu'il faisait. Vous l'eus-
siez pris pour un tzigane avec ses cheveux frises et noirs comme
de la suie. Ah celui-la aussi, on se demandait d'ou il venait.
II souriait sans cesse, il vous helait de loin, il avait toujours une
gaudriole ä vous dire en passant, puis riait aux eclats. On ne se
lassait point de l'entendre dire la chanson des flotteurs de bois,
qui comptait je ne sais au diable combien de couplets de ce
genre :

« Mangeons un chaudron de gaudes,
Vetons nos plus vieilles blouses
Et puis : « En nef, pour Audincourt
Nous crachons dans rapides et gouffres »...

C'etait lui et un autre flotteur qui etaient, pour le
moment, les deux Valets de la Compagnie des Beaux-Oiseaux. Ces
deux-lä connaissaient bien leur emploi. En un tournemain, les
verres d'une grande tablee etaient remplis sans qu'une goutte-
lette de vin eüt ete repandue en versant.

C'est au souper de la « tiree-dehors » de la fille du Chäte-
lain de St-Ursanne, qui epousait le fils du chateau de Chauvi-
lier, que le Petit-Laurent commenga d'enjöler la belle « Guil-
laumette ». Une forte rancon avait ete payee et les Beaux-
Oiseaux inviterent au souper, ä la Demi-Lune, toutes les jeunes
filles de la Ville. On s'en souvint longtemps de cette « tiree-
dehors ». On y mangea un sanglier tout entier, on y vida un
gros tonneau de vin de Bourgogne, on y chanta toutes les
vieilles chansons des Clos-du-Doubs, on y dansa jusqu'au
premier chant du coq. Les gourmands purent goinfrer bruyam-
ment et s'humecter le gosier ä leur soül. Les deux Valets en ont
ete pour reporter ä la maison sur une riviere, une bonne demi-
douzaine de Beaux ou plutöt de Vilains Oiseaux qui rotaient,
qui vomissaient, qui ne pouvaient plus prononcer un mot.

II est certain que la « Guillaumette » connaissait dejä le
jeune Flotteur. Elle l'avait dejä ou'i souvent chanter dans sa
barque le beau chant des flotteurs. Ce soir-lä, elle le regarda
plus attentivement et s'apergut qu'il n'etait ni le plus laid, ni le
moins gentil de la Societe des gargons. S'ils s'etaient dejä
rencontres ä bien des « benichons », dans les Clos-du-Doubs, ils

13
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Doubs, es n'aivint pe encoe virie enne dainse ensouenne. E y
en aivait taint que s'embru'int chus lee po lai prayie qu'e n'oue-
jait, poide, s'aivaincie. Tiaind que lai djuene mairiee e aivu
dainsie enne contredainse d'aivö lo Capitainne et lo Yuetenaint
des Bels-Ouejes, cman que e'en etait lai mode, eile voeulet encoe,
devaint que de remonte ä Tchete d'aivö son hanne, säte l'aidjo-
latte d'aivö lo Louerenat. (El aivait chi bin tchainte aipres lai
marande

Tiaind que les djuenes mairies sont aivu paitchi, lai Diä-
melatte säte prayie le Flottou po enne dainse. Se ce n'ät lo
tchibrele, (139) elle les vire quäsi tutes d'aivö lu. E vös les airait
faillu vouere djingue et dgivouingnie ä traivie des ätres peres
An airait droit dit qu'els aivint lo diaile dains les tchaimbes.
I n'aie pe fäte de vös dire que lo Louerenat lai remouenne d.jun-
que devaint vote pouetche et que lo duemouenne aipres, e se
vägue d'alle ä lövre tchie lo Mäl-Oueje.

Lo Moueri et lai Zelinne n'en prenienn't ni n'en bo-
tenn't. (14°) E y veniait ä lövre tchie yos, tos les duemouennes ä
soi, enne grosse rote de bouebes de lai ticeumenäte et des velles
de lai. Yun de pu vou de moins, e ne yös en tchaillait. (t41) (An
ne yös beillait pe de recenion, ä derrie di lövre, cman dains bin
d'ätres bouennes mäjons). Es ne comptint pe tus mairie lai
baichate, non petes Lo Mäl-Oueje et lai Boubatte ne voiyenn't
pe tot comptant que lai Diämelatte et lo Louerenat se fesint
des belles minnes. Es tiudint, ä contrere, que yöte baichate
voiyait de bon ceil lo Lienaid d'Outremont. Tiaind qu'els
aicmencenn't de s'en beillie en vädge, e'etait trop taid po y bote
in bout. Lai Diämelatte etait cman sai mere : co qu'elle aivait
an lai tete, elle ne l'aivait pe ätre pait. Yös dgens yi en fesenn't
ai oueyi de totes les souetches. L'onshat (voir Note 4) et lai
taintin de Valbie, qu'elle ainmait bräment, lai venienn't tiudie
remötre. (142) Pouenne predju. (Rätes l'Ave d'aivö enne foeüne
Que grandepet can feut, po lai mere chutot. (Mon Due, qu'elle
etait veye et peute An ne voiyait pus es bretyes go qu'etait
aivu l'etieye). Sai baichate que s'aicouetenait d'in flottou, ai-
taint dire d'in aimceünie E ne soeuveniait pus an lai Zelinne
qu'elle n'aivait rife ni rofe en se mairiaint et n'aivait piepe
aippotehe ä Moueri enne felatte vou enne ecrächouere. Es fine-
chenn't tot de meinme pai compare qu'es predjint yöte temps
en rovouinnaint, en ronnaint, en diaint, (143) di maitin ä soi.
Es piaquenn't de touedje dechpite et de ne faire dren pus d'ai-
vaince que s'es mceuillint des gaudes an lai pacouse. E yös ät
aivu bin foueche de compare que pus lai baichate serait contre-
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n'avaient pas encore tourne une danse ensemble. Tant de gars
s'elangaient vers elle pour l'inviter qu'il n'osait, parbleu, se
presenter. Lorsque la jeune epousee a eu danse une contre-
danse avec le Capitaine et le Lieutenant des Beaux-Oiseaux,
comme la coutume l'exigeait, elle voulut encore, avant de re-
monter au Chateau avec son mari, sauter l'ajoulote avec le
Petit-Laurent... (II avait si bien chante apres le souper

Quand les nouveaux maries furent partis, la « Guillau-
mette » s'empressa de prier le Flotteur ä danser. (Hormis le
<« chibrele », elle « les » tourna presque toutes avec lui. II vous
eüt fallu les voir gambader et gambiller ä travers les autres
couples On eüt justement dit qu'ils avaient le diable dans les
jambes. Point n'est besoin de vous dire que le Petit-Laurent
l'accompagna jusque devant « leur » porte et que le dimanche
suivant, il se risqua d'aller ä la veillee chez le Mal-Oiseau.

Le Maurice et la Zeline ne s'en inquieterent pas. II venait
ä la veillee chez eux, tous les dimanches soir, un grand nombre
de gars de la communaute et des lieux plus eloignes. Un de plus
ou de moins, peu leur importait. (On ne leur servait pas la
collation, ä la fin de la veillee, comme dans bien d'autres
families ä l'aise). lis n'esperaient pas tous epouser la fille, n'est-ce
pas Le Mal-Oiseau et la Boubatte ne s'apergurent pas tout de
suite que la « Guillaumette » et le Petit-Laurent « se faisaient
de belles mines ». lis pensaient, au contraire, que leur fille
voyait de bon oeil le Leonard d'Outremont. Quand ils commen-
cerent d'y prendre garde, il etait trop tard de tenter d'y mettre
fin. La « Guillaumette » tenait de sa mere : ce qu'elle avait
dans la tete, elle ne l'avait pas autre part. Ses parents lui en
firent voir de toutes les couleurs. L'oncle et la tante de Valbert,
qu'elle aimait tendrement, « cuiderent » lui venir faire des
remontrances. Peine perdue. (Arretez la Riviere avec une
foene) Quel chagrin ce fut, pour la mere surtout. (Mon Dieu,
qu'elle etait vieille et laide On ne voyait plus aux debris ce
qu'avait ete l'ecuelle). Sa fille s'enticher d'un flotteur de bois,
autant dire d'un mendiant II ne souvenait plus ä la Zeline
qu'elle n'avait « rife ni rofe » en se mariant et n'avait meme
pas apporte au Maurice un rouet ou un devidoir. Iis finirent
tout de meme par comprendre qu'ils perdaient leur temps en
pestant, en grognant, en grondant sans cesse, du matin au soir.
Iis cesserent de toujours disputer et de ne faire pas plus
d'avance que s'ils moulaient de la farine de mai's au fournil.
Force leur fut bien de se rendre compte que plus la fille serait
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layie pus qu'elle vorait cheüdre sai tete. An fesaint cote sens
d'etre d'aicoue d'aivd lee, tiu salt s'elle ne tchaindgerait pe
d'idee

E yds en faillet bin raibaittre Lai Diämelatte yos diet in
yundi de Paityes, qu'es comptint se mairie, lo Louerenat et lee,
an lai Saint-Maitchin. « Et bin, te ne paitchires de l'ota que
d'aivo les heiillons que t'aires chus lo dds », que yi diet son pere,
Lai mere, lee, s'en alle puere an l'etäle. Can feut in rude cdp
pos yos. Els aicmencint droit de craire que l'ave allait tchus
lo pre di Lienaid. Tiaind que lo Raissou (lo pere di Louerenat)
tiude veni demainde lai Diämelatte en mairiaidge, e n'ät pe de
dire qu'e feut reci cman in tchin tchus in djue de greyes. « E
färait que nds euchins bin de lai pe di tiu de rechte, po lai
beillie », que yi reponjet le Mäl-Oueje. « I ainmeros meux aivoi
lai meillceutche etrossee pai lo rigat », (144) que yi diet lai Bou-
batte. E n'y aivait pe ai dire, lai Diämelatte en voeulait etre po
pare in bouebe de gros paysains vou po demore veye baichate.

Di moment que lo Flottou n'oüejait pus alle ä lovre vas
sai bouenne-aimie, les doux aimouereüx se revoiyint en ca-
tchatte (ät-ce qu'e y e des bardgies de dgens) S'el aivait
eprceuve de ralle tchie le Mäl-Oueje, e se serait churement fait
ai remouenne cman in rolou ou bote an lai pouetche cman in
boiyou ä cabaret. Les tchoses se serint poide envoelmees et
peus airint crais bin mä virie, se lo Louerenat n'aivait pe rendu
in grand service ä pere de lai Diämelatte.

In soi de tchäd-temps qu'e tchoiyait des dents d'hiertche
(an ne voiyait pe son doigt devaint l'ceil), lo Flottou s'en reve-
niait d'Ocoue (el aivait mottoufe (145) tot lo djoue pa Grait-
tery). (146) Lai Louerrainnatte tirait in po. De temps ai ätre,
enne lätre sätait dains l'Ave (que pioufet goli fesait) Des
tchuattes hieutchint et se reponji'nt d'enne cote an l'ätre.

Tot d'i'n cdp, lo djuene bouebe retremole. An railait ä secoue
dains lai saigne des Vouennets. Coli potchait dget... At-ce que
ce n'etait pe lo pere de lai Diämelatte Lo Moueri de lai Velle
raimouennait in djevence de Montouerban. E fesait don chi
serre-neüt qu'en paitchaint d'Ocoue e predje lai vie. Aipres
etre alle in bout an lai senede, e s'etait echaire dains les
lätchieres et lai mairgoueve. E s'empouesait dje dains lai trouese
gavoillatte mains e veniet ä cdp d'en repaitchi en se sivaint
dains lai paitche, en s'y trinnaint ai bes. Tiaind qu'e l'dyet beillie
les häts cries, lo Louerenat s'airräte pile et peus aipres säte
ai l'aivälee di ran de lai vie. Sains pus d'aiffaire (e n'aivait pe
froid dains sai tiulatte) (147) e s'en rite desempouesie lo Moueri
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contrariee plus eile voudrait s'obstiner. En feignant d'etre
d'accord avec elle, qui sait si eile ne.changerait pas d'idee

II leur fallut bien en rabattre La « Guillaumette » leur
dit, le lundi de Päques, qu'ils comptaient se marier, le Petit-
Laurent et elle, ä la St-Martin. « Et bien, tu ne partiras de la
maison qu'avec les vetements que tu auras sur le dos », lui dit
son pere. La mere, elle, s'en alia pleurer ä l'etable. Ce fut un
coup dur pour eux. Iis commencaient justement de croire que
l'eau allait sur le pre du Leonard. Lorsque le Scieur (le pere
du Petit-Laurent) « cuida » venir demander la « Guillaumette »

en mariage, il va de soi qu'il fut regu comme un chien sur un
jeu de quilles. « II faudrait que nous eussions bien de la peau
du seant de reste pour « la donner », lui repondit le Mal-
Oiseau. « J'aimerais mieux avoir la « mailloche » tranchee par
le « rigot », lui dit la Boubatte. «• II n'y avait pas ä dire », la
« Guillaumette » en allait etre pour epouser un Iiis de gros
paysan ou pour donner une vieille fille.

« Du moment que » le Flotteur n'osait plus aller ä la veillee
aupres de sa « bonne amie », les deux amoureux se rencon-
traient « en cachette » (y a-t-il des bergers de gens) S'il
avait essaye de retourner chez le Mal-Oiseau, il eüt certaine-
ment ete econduit comme un vagabond ou mis ä la porte comme
un buveur au cabaret. Les choses, parbleu, se seraient enve-
nimees et auraient peut-etre mal tourne, si le Petit-Laurent
n'avait pas grandement oblige le pere de la Guillaumette.

Un soir d'ete oü « il tombait des dents de herse » (on ne
voyait pas son doigt devant l'ceil), le Flotteur s'en revenait
d'Ocourt (il avait ecobue toute la journee ä Graittery). La « Lor-
rainette » soufflait legerement. De temps ä autre, une loutre
sautait dans l'Eau (quel « pioufet » cela faisait) Des chouettes
hululaient et se repondaient d'une cote du Doubs ä l'autre.

Soudain, le jeune homme fremit. On criait « Au secours »

dans le marecage des Vernois. Cela donnait le frisson... N'etait-
ce pas le pere de la « Guillaumette » Le Maurice de la Ville
ramenait un bouvillon de Monturban. II faisait une nuit si noire
qu'ä la sortie d'Ocourt il quitta la route. Apres avoir tente de
s'orienter il finit pas s'egarer dans les pres bourbeux et le
marecage. II commengait dejä de s'enlizer dans la vase poisseuse
mais reussit ä en sortir en rampant et en se trainant dans la
bourbe. Quand il oui't pousser les hauts cris, le Petit-Laurent
s'arreta instantanement puis sauta « ä l'avalee » du talus de la
route. Sans hesiter (il n'avait pas froid dans sa culotte), il courut
desenvaser le Maurice et le bouvillon qu'il n'avait pas lache. Le
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et son buat qu'e n'aivait pe laitchie. Lo pouere hanne tchin-
quait, caquait des dents, grulait lai pavou. E ne s'etait pu vu
chex rangs de botons Et peus (goli vös fait ai refrejene) enne
böle de fue virait et virayait ä di toue de lu. Lo Flottou voiyet
tot comptant que c'etait in sheuleton (voir Note 4). El en aivait
dje prou vü en pätchaint lai neüt, de lai sens de Tchamechat et
tchus lo cemetere de Lai Motte. An y aivait aippris, de lai sens
de Pont-de-Roide, c'ment qu'an s'en poyait debairraissie. E
tchaimpe son pannou de baigate tchus lai böle de fue que se
mentet .ai dainsie dechus. (14e) S'e n'aivait pe fait coli, lo sheuleton

les airait endiaile et porcheuye djunque an l'ötä. Coli ferait
bin pavou an enne dgens d'airmes (149) et peus e y en airait prou,
non petes, po veni fö tot outre.

Se lo Louerenat se n'etait pe trove Ii tot ai point, lo Moueri
serait churement aivu encrotte dains lai saigne vou en tot cäs
moue de pavou. C'ät que lo Mäl-Oueje etait ächi paivuroux que
lo tchait de Calabri. Vös saites, ci mairgat qu'an yi botait des
brelissyes (15°) po qu'e voiyeuche les raites veni maindgie dains
son ädgeat. El aivait faillu pendre in grillat ä cö des raits po
qu'e se poyeuche save prou tot.) Lo Moueri n'öjait, lo soi, alle
bote bes sai tiulatte derrie l'ötä, sains que lai Zelinne ne lo
venieuche sherie (voir Note 4) d'aivö enne laintiene.

Tot di long di tchemin, e ne piaque pe de bretene, de re-
mechie lo Flottou. « C'etait lo moment que te t'aimouenneu-
ches », qu'e diait ä Louerenat, « i n'en poyös pus, mon djevence
non pus. El airait bintöt faillu m'embruere enne djofee de touba
dains lo boue, po me faire ai repare sene. (151) (Vos lo voites, lo
teüne etait cman lo pou de lai Cenie, e ne tchaintait que pa lo
metchaint temps.) (152) « Qu'en dis-te, bouebe, goli potchait
encoe pus pavou, es Vouennets, que les couennattes et les
aibaiyeuts de lai tcheusse de Saint-Heübet, tiaind qu'elle
deschend di tchemin de Saint-Djaityes aivä lai Combe-Märan
Te n'es pe froid es ceils, qu'i aie vu, et t'es in rude övrie. Te
beillerös in cräne paysain d'aivö tes brais gros cman des coues
de fouennat. Nös ne sairins aivoi in moillou dgfndre. E n'ät pe
dit que nös n'airains pe de naces, an lai Sarnt-Maitchin. I veux
encoe djase an lai Zelinne... Vins pesse demain ä soi...

Tiaind que lo Louerenat alle tchie lo Mäl-Oueje, el ecmen-
gait d'eyujene et de tchouere des gottes. Tiaind qu'el entre ä
poille, e se mentet ai toune. Can feut bintöt des creuchets que
fesint ai rombene et peus ai cröle les fenetres. Vös airfns dit
que les ein cents tounerres di diaile etint paitchis des enfies
Coli vös essouedjelait. Les eyuges sherint (voir Note 4) lo de-
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pauvre homme soufflait bruyamment, claquait des dents, trem-
blait de peur. II ne s'etait pas vu six rangs de boutons Et puis
(cela fait fremir) une boule de feu tournait et tournoyait au-
tour de lui. Le Flotteur vit immediatement que c'etait un feu-
follet. II en avait assez vus en pechant la nuit dans les parages
de Champechat et sur le cimetiere de La Motte. On lui avait
appris, dans la region de Pont-de-Roide, comment on pouvait
s'en debarrasser. II jeta son mouchoir de poche sur la boule cle
feu qui se mit ä danser dessus. S'il n'avait pas aigi ainsi, le feu-
follet les eüt importunes et poursuivis jusqu'ä la maison. Cela
ferait bien peur ä un homme d'armes et il y en avait assez,
n'est-ce pas, pour perdre completement la tete.

Si le Petit-Laurent ne s'etait pas trouve lä ä point nomme,
le Maurice eüt sürement ete enfoui dans le marais ou, en tout
cas, serait mort de peur. C'est que le Mal-Oiseau etait aussi
peureux que le chat de Calabri. Vous savez, ce matou auquel
on mettait des besides pour qu'il voie les souris venir manger
dans son auget. (On avait dü suspendre un grelot au cou des
rats pour qu'il puisse se sauver ä temps). Le soir, le Maurice
n'osait pas aller mettre bas la culotte derriere la maison, sans
que la Zeline ne le vint eclairer avec une lanterne.

« Tout du long » du chemin il ne cessait de bredouiller, de
remercier le Flotteur. « II etait temps que tu arrives », disait-il
au Petit-Laurent, « je n'en pouvais plus, mon bouvillon non
plus. II aurait bientot fallu m'introduire une pincee de tabac
dans le seant pour me ranimer. » (Vous le voyez, le renfrogne
etait comme le coq de la Cernie, il ne chantait que par le mau-
vais temps.) « Qu'en dis-tu, garcon, cela etait encore plus
effrayant, aux Vernois, que les cornets et les aboiements de la
chasse de Saint-Hubert, quand eile descend du chemin de
Saint-Jacques « aval » la Combe-Malran Tu n'as pas froid
aux yeux, ai-je vu, et tu es un fameux ouvrier. Tu donnerais
un excellent paysan avec tes bras gros comme des tuyaux de
fourneau. Nous ne pourrions avoir un meilleur gendre. II n'est
pas dit que nous n'aurons pas de noces, ä la Saint-Martin. J'en
parlerai encore ä la Zeline... Viens nous rendre visite, demain
soir... »

Lorsque le Petit-Laurent alia chez le Mal-Oiseau, il com-
mengait de faire des eclairs et de tomber des gouttes de pluie.
Quand il entra dans la chambre du poele, il.se mit ä tonner.
Ce fut bientöt de violents craquements qui faisaient vibrer et
trembler les vitres. Vous auriez cru que les cinq cents ton-
nerres du diable etaient sortis des enfers Cela etait assourdis-
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vaint l'heus cman lo sorail ä medi. Et peus e tchoiye enne airo-
tchie de grale cman s'an l'aivait beillie po ren. (153) Lai Zelinne
chuait les gottes de lai moue. Elle se sangnait ai grand'foueche,
tos les cops qu'el eyujenait. Lai pouere fanne aivait chi pavou
di tounerre qu'elle veniait finne döbe, de lai taint qu'an airait dit
qu'elle voeulait virie l'äle. Lai Diämelatte eprceuvait de lai
raissenedi et de lai renvouetyene. An airait dit qu'elle aivait
les guichtres. Elle grulait cman in tchin que tchie du. (154)

Que vceules-vos C'etait potchaint enne dgens que n'aivait
pavou de ren, ni des bats, ni des aidiaices, ni des reveniaints, ni
des tes raimes, ni des serpents enrouetchies, mains elle moeu-
rait de pavou ächitöt qu'e tounait. « Vös derins faire cman les
fannes d'Admcoue », que yi diet lo Flottou, « que se botant ai
dgenonyons et faint yote nom di pere (155) aipres lo premie
eyujon et peus que diant aipres lai premiere eyuje : « Tiaind
que lo tounerre tchoire — Sainte-Bairbe me vadjere » Aipres
ceutte prayiere, lo fue di cie emprenrait (16°) lai mäjon qu'elles
n'airint pus pavou ». Lai Zelinne lo preniet ä mot et peu feset
tot comptant cman les Francs-Comtoises. Vos me craires se
vös vceules mains, das don, lo tounerre ne yi e pus djemais
potche dget et peus, ät-ce qu'i aie fäte de lo dire, lo meinme soi
eile feut d'aiccoue de beillie sai baichate ä Louerenat.

IV

Les naces, potchaint, se ne fesenn't pe encoe ceutte an-
nee-li. E se ne fat djemais trop emoule an l'aivaince. Vös alles
vouere lo cop. (157) An lai marande de lai tirie-fceüs de lai
baichate ä sätie de lai Velle (que se mairiait d'aivo lo Monnerat
d'Ocoue) gan feut enne ätre pere de maindges. Lo Flottou (qu'ai-
vait fini son temps de Välat de lai Compaignie des Bels-Ouejes)
etait chi aije d'etre siete ä long de lai Diämelatte (es se voeulint
mairie an lai Saint-Maitchin) qu'e boiyet djunque tiaind que
ses tchaimbes ne lo vceulennt't pus potche et peus qu'e bole
emme lo poille de lai Cigangne. (15S) Cman qu'e ne seutchet re-
pondre : r'vety'ne tiaind qu'an yi dion : ty'nyeü, lo nove Yue-
tenaint lo nachechet tot d'aivo de lai seütche. Cman qu'e se ne
saivait pus teni chus ses tchaimbes et qu'el aicmengait de
rceüpe, lo nove Capitainne beille l'ouedre es noves Välats de lo
repotche tchus exme ceviere an l'ötä. Ah mes afaints, que
tieüte el aivait E n'airait pus saivu deconiätre in bouetchat(159)
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sant. Les eclairs eclairaient le « devant-huis » comme le soleil
ä midi. Puis il tomba une averse de grele « comme si on l'avait
donnee pour rien ». La Zeline suait les gouttes de l'agonie. Elle
se signait « ä grand'force », toutes les fois qu'il faisait un eclair.
La pauvre femme avait si peur du tonnerre qu'elle s'affolait de
telle sorte qu'il semblait qu'elle voulait « virer l'aile ». La
« Guillaumette » s'efforgait de la calmer et de lui faire reprendre
ses sens. On aurait dit qu'elle avait les convulsions. Elle trem-
blait comme un chien constipe.

Que voulez-vous C'etait pourtant une personne qui n'avait
peur de rien, ni des « bots », ni des agaces, ni des fantömes, ni
des salamandres tachetees, ni des serpents loves, mais elle
mourait de peur aussitöt qu'il tonnait. « Vous devriez imiter
les femmes d'Audincourt », lui dit le Flotteur, « qui se mettent
ä genoux et font leur « nom du pere » apres le premier petit
eclair et qui disent apres le premier grand eclair : « Lorsque
la foudre tombera — Sainte-Barbe me gardera » .' Apres cette
priere, le feu du ciel embraserait la maison qu'elles n'auraient
plus peur ». La Zeline le prit au mot et puis fit tout de suite
comme les Francs-Comtoises. Vous me croirez si vous voulez
mais, depuis lors, le tonnerre ne l'effraya plus jamais et puis,
ai-je besoin de le dire, elle consentit le meme soir ä donner sa
fille au Petit-Laurent.

IV

Les noces, cependant, ne se celebrerent pas encore cette
annee-lä. II ne faut jamais se rejouir trop longtemps ä l'avance.
Vous allez voir. Au souper des accordailles de la fille du sautier
de la Ville (qui epousait le filst du meunier d'Ocourt), ce fut
une autre paire de manches. Le Flotteur (qui avait fini son
temps de Valet de la Compagnie des Beaux-Oiseaux), etait si
heureux de se voir assis aupres de la « Guillaumette » (ils se
marieraient ä la Saint-Martin) qu'il but jusqu'ä ce que ses
jambes refuserent de le porter et puis qu'il roula au milieu du
« poille » de la Cigogne. Comme il ne parvint pas ä repondre :

r'vety'ne quand on lui dit : ty'nyeü, le nouveau Lieutenant lui
noircit tout le visage avec de la suie. Comme il ne pouvait plus
se tenir en equilibre sur ses jambes et qu'il se mettait ä roter,
le nouveau Capitaine ordonna aux nouveaux valets de le
reporter sur une civiere ä la maison. Ah mes enfants, quelle
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d'aivö son papon, enne mätchaitchouere (160) d'aivö in
selie (1B1) vou in menneve de tchenne d'aivö in djaive de bie.
Les doux djuenes fös louedrayenn't (162) le long des gasses, en
tchaintaint an yöte faigon les yötainnies des saints : « Sancte
Laurenneti — Que t'es 'in be miqui»!... Lo pou aivait dje tchainte
po lo segond cöp : e fesait djoue cman en be piein medi. Bin
des dgens qu'etint dje revailles (16S) se botennn't es fenetres. Es
s'epouffint de rire. Niun n'aivait djemais vu lo Louerenat d'aivö
in varre. E y en e que diennt't : « E n'y e pe ai dire, c'ät l'äve
que doue que naye. — Les pus grands boiyous, c'ät ces que
boiyant en catchatte. — Djeüse, Mairiä, ät-e pössibye ä
monde »

Enne senainne de temps, an ne djäson pus que de goli. C'ät
eeutte pouere Diämelatte qu'en poyet oueyi de totes les soue-
tches. « E vös veut faille teni cabaret : go que vos ne vendres
pe, ton hanne lo veut bin saivoi boire. — An ne veut pe aivoi
fäte de lo bote mere po l'aivejie ai boire. —• Ni de yi beillie lo
doigt cman an in velat ». Lo Flottou oueyait tot goli (s'el etait
muat, e n'etait pe sodge) mains, tchus lo moment, goli n'yi fesait
de ren pus que des tchöx tchus lai sope. E n'etait pe encoe ä
bout de son gremeche Lo lendemain lo maitin, tiaind qu'e se
revaille, el etait capou cman in tchin qu'an yi on cope lai quoue.
L n'öje bote foeüs (104) que doux träs djoues aipres. El aivait
mitenaint chi vergangne qu'e n'öje pus reböte les pies tchie lo
Mäl-Oueje.

Lai Diämelatte aivait aivu chi grosse honte, an lai marande
des bouebes, qu'elle ne vceulet pus oueyi paile de son aimoue-
reüx. Vos peutes craire lo cöp que goli yi aivait beillie. « Qu'i
ne lo revoiye pus devaint mes doux oeils » qu'elle diet an yös
dgens que lai tiudint rebote : « Diaile ai me, (105) i ainmerös
meux me faire soeur que de lo mairie »

Lai premiere fois qu'el alle tchoir tchus lee, emme lai
Velle, eile yi vire lo dös et peus n'yi reponjet ren tiaind qu'e
tiude yi beillie l'houre qu'el etait. (16<i) Ci cöp, gan feut lo rechte
po lo Louerenat. Cman qu'e se mentet ai pieüvre tchinze djoues
de temps, e s'en alle ä Sät-di-Doubs po pare lai quoue po cheü-
dre lo bös flotte. Lo diaile n'ät pe pes s'e ne veniait pe fin fö.
E n'ye souetches de veillainces qu'e ne feset. E sätait aivä les
eciujes lo tiu de sai bairque en premie. C'etait poide des sciences
po se nayie. An airait tot droit dit, des cöps, qu'e fesait echque-
pres po lancie sai ne contre les roeutchets des lains. C'etait
in miraishe qu'el en retchaippeuche touedje. Lo maitre-flottou
ne rätait pe de yi crie : « Saidge ai toi, ()67) Louerenat N'ät
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cuite il avait II n'eüt plus su distinguer un bouc et son grand-
pere, une broie et un seran ou une brassee de chanvre et une
javelle de ble. Les deux jeunes fous vaguerent le long des
ruelles, en chantant ä leur maniere les litanies des saints :

« Saint-Laurent — Que tu es un beau conil » Le coq avait
dejä chante pour la seconde fois : il faisait jour comme en beau
plein midi. Bien des gens qui etaient dejä reveilles se mirent
aux fenetres. Iis s'epouffaient de rire. Nul n'avait jamais vu
le Petit-Laurent « avec un verre ». D'aucuns dirent : « On ne
saurait le contester, c'est l'eau qui dort qui noie. — Les plus
grands ivrognes sont ceux qui boivent en cachette. — Jesus,
Marie, est-il possible au monde »

Durant une semaine, on ne parla plus que de cet evene-
ment. C'est cette pauvre « Guillaumette » qui en put oui'r de
toutes les sortes. « II vous faudra « tenir cabaret » : ce que vous
ne vendrez pas, ton homme saura bien le boire. — Point ne
sera besoin de le nommer maire pour l'habituer ä boire. — II ne
sera pas necessaire de lui donner le doigt comme ä im petit
veau ». Le Flotteur oyait tout cela (s'il etait muet, il n'etait pas
sourd) mais, en ce moment-lä, cela ne l'impressionnait pas plus
que des choux sur la soupe. II n'etait pas encore au bout de son
peloton Le lendemain matin, quand il se reveilla, il etait
penaud comme un chien auquel on a coupe la queue. II n'osa
sortir que quelques jours apres. II avait maintenant si vergogne
qu'il n'osa plus remettre les pieds chez le Mal-Oiseau.

La « Guillaumette » avait eu si honte, au souper des gar-
cons, qu'elle ne voulut plus entendre parier de son amoureux.
Vous pouvez penser le « coup » que cela lui avait donne. « Que
je ne le revoie plus devant mes deux yeux » ; dit-elle ä « leurs
gens » qui s'efforcaient de l'apaiser : « Diable ä moi », je prefe-
rerais devenir religieuse plutot que de l'epouser »

La premiere fois qu'il la rencontra inopinement au milieu
de la Ville, eile lui tourna le dos et ne repondit pas ä son salut.
Cette fois, ce fut le comble pour le Petit-Laurent. Comme il se
mit ä pleuvoir quinze jours durant, il s'en alia au Saut-du-
Doubs « prendre la queue » pour suivre le bois flotte. « Le diable

n'est pas pis » s'il ne devenait « fin fou ». II n'est sortes
d'exploits qu'il ne fit. II franchissait les ecluses, la poupe de
sa barque la premiere. C'etait parbleu des « sciences » pour se
noyer. On aurait justement dit, parfois, qu'il dirigeait inten-
tionnellement sa nef contre les rochers des rapides. C'est par
miracle qu'il en rechappait toujours. Le maitre-flotteur ne ces-
sait de lui crier : « Prends garde, Petit-Laurent Tu perds
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moiyi'n que te v'ins fö ». (16S) E ne vceulait oueyi ni son, ni
cioeutche. C'etait cman s'en aivait etieupe dains lo brue po
l'aissejene. E n'ät pe de vös dire que les ätres flottous en aivint
b'intöt prou de lu. E n'ät pe de vös dire non pus qu'e ne saivait
pe rebie lai Diämelatte. Po in po pus, (169) el en serait veni fö.

S'e sannait que lai baichate lo voyait grie, el ät bon de
dire qu'elle se ne vceulait pe siete de cöte lo Lienaid d'Outre-
mont que tiude reveni ä lövre vas lee lo duemouenne ä soi.
Dains lo fond, elle en teniait encoue po lo Flottou mains elle
n'en vceulait pe avoi lo nom. (17°) Les tchöses en etint li tiaind
que lai Carinme airrive.

Lo segond duemouenne (cetu aipres les Feilles) at-ce que
ne voili pe que l'idee preniet' an lai Diämelatte, ä derrie di
lövre (en ä yue de s'alle coutchie) (171) d'en alle pa les gasses
d'aivö yöte servante, vetis cman des carimentrans. Et bin,
bouennes dgens, n'en voili yenne, non petes, qu'ät-ce vös en
dites Que rait aivait-e poyu yi pesse pa lai tete Lo tchaigrin
lai fesait-elle ai rebole? At-ce qu'elle djäbiait de trove lo Flottou
emme lai Velle Mai foi, lee et sai servante allenn't tchoire,
dös les tias di mötie, tchus lo Louerenat et träs ätres Bels-
Ouejes, in flottou et doux pätchous. E reconniechet tot comptant
les doux carimentrans (172) (däs que les baichates s'etint vetis
en hannes) mains e se lo vadje po lu. « Alles piondgie cetu-ci
dains l'ädge di bene de lai Gasse-es-Oues », qu'e diet es doux
pätchous, en yös mötraint lai servante di Mäl-Oueje. (E lai
voiyait haiyi däs longtemps). Mon caimeräde et moi nös en
ädrains faire aitaint an cetu-li, dains lo nö de lai fontainne di
Mai.

Niun ne les aivait reconniu que lu. Les mieneüts (17S) sou-
nint. Un des doux pätchous tchairdge lai servante tchus enne
de ses epales cman in sai de fouennee. (174) Elle s'egajelait en
breuillaint, qu'e n'ät pe de dire. Elle defrappe cman enne diai-
lässe dains l'ä-benete. Mains e n'y aivait pe. (174) Elle e bei aivu
ai djegueyie, es lai fesenn't ai pesse et repesse cman enne nai-
vatte de techeraind dös les fies di bene. (175) Lo Louerenat
tchetchie ätye dains l'araille de son caimeräde, l'ätre flottou.
Aipres, e tchairdge ächi lai Diämelatte cman in sai de fouennee,

chus enne de ses epales. Elle grulait lai pavou mains n'ceü-
vre pe lai gouerdge. E feset les minnes de tirie de lai sens (17n)

des Doues Shes (voir Note 4) mains e se tyisse lo long des mu-
rats di mötie et peus l'alle repotche en catchatte tchie lo Mäl-
Oueje. Yös dgens, que droeumint cman des sounous, ne l'oyenn't
pe rentre ni monte an lai tchaimbre häte.
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sürement la tete » II ne voulait oui'r ni son, ni cloche. C'etait
comme si on avait crache dans le bouillon pour l'assaisonner.
Inutile de vous dire que les autres flotteurs en avaient bientöt
assez de lui. II va de soi aussi qu'il ne pouvait oublier la Guil-
laumette. II s'en fallait de peu qu'il n'en perdit la tete.

S'il semblait que la jeune fille le detestait, il faut recon-
naitre qu'elle refusait de s'asseoir aupres du Leonard d'Outre-
mont, qui « cuida » revenir la courtiser, le dimanche soir. En
verite, eile avait encore de l'affection pour le Flotteur mais ne
voulait point se l'avouer. Les choses en etaient lä quand le
Careme arriva.

Le second dimanche (celui qui suit les Brandons) ne voilä-
t-il pas que la « Guillaumette », ä la fin de la veillee (au lieu
d'aller se coucher) s'avisa d'aller dans les ruelles, avec « leur »

servante, vetues toutes deux comme des carnavals. Et bien, bonnes

gens, en voilä une, n'est-ce pas, qu'en dites-vous? Quelle
lubie avait-il pu lui passer par la tete? Le chagrin la faisait-il
divaguer? Comptait-elle trouver le Flotteur au milieu de la
Ville? Ma foi, eile et sa servante allerent choir, sous les tilleuls
de l'eglise, sur le Petit-Laurent et trois autres Beaux-Oiseaux,
im flotteur et deux pecheurs. II reconnut immediatement les
deux personnes masquees (lors meme que les jeunes filles
s'etaient vetues en homme) mais il garda cela pour lui. « Allez
plonger celui-ci dans l'auge de la fontaine de la Ruelle-aux-
Ours », dit-il aux deux pecheurs, en leur montrant la servante
du Mal-Oiseau. (II la hai'ssait depuis longtemps). « Mon cama-
rade et moi nous en irons faire autant ä celui-lä, dans l'auge
de la fontaine du Mai ».

Personne ne les avait reconnues que lui « Les minuits »

sonnaient. Un des deux pecheurs chargea la servante sur une
de ses epaules comme un sac de grain ä moudre. Elle s'egosilla
en beuglant, « qu'il n'est pas de dire ». Elle se debattit comme
une « diablesse » dans l'eau benite. Peine perdue. Elle eut beau
gigoter, ils la firent passer et repasser comme une navette de
tisserand sous les fers de l'auge. Le Petit-Laurent chuchota
quelque chose dans l'oreille de son camarade, l'autre flotteur.
II chargea ensuite la « Guillaumette », comme um sac de « four-
nee », sur une de ses epaules. Elle tremblait « la » peur mais
n'ouvrit pas la bouche. II fit mine de se diriger du cöte des
Deux Clefs mais il se glissa le long des murailles de l'eglise puis
alia la reporter en cachette chez le Mal-Oiseau. « Leurs gens ».

qui dormaient comme des sonneurs, ne Pou'trent pas rentrer ni
monter ä la chambre haute.
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Lai pouere servante, lee, n'aivait pe pesse entre les gottes
cman sai dainnatte. Les doux pätchous ne lai reconniechenn't pe
(els aivint rebie de yi rote sai vesaidgiere). Elle etait move
cman enne raite qu'ät tchoi dains in saillat d'äve : elle etait
tot etrissenee et peus gremait les dents de gregnaince. Ses
heillons etint defretchuries, (177) elle etait mitenaint gouenee
cman se tos les mairgats de lai Velle yi aivint retele lai pe.
Ah cent di diaile eile n'etait pe präte de ralle, aipres les
houres, faire carimentran pa les gasses. C'ät ses maitres que
feun't emeillies, lo maitin, d'öyi qu'elle etait enrheütchenee
Mains es sont aivu encoe pus ebäbis, ä dedjunon, tiaind que
yöte Diämelatte yös alle dire tot d'in cop : « I seus mitenaint
decidee de me mairie aipres Paityes et vös peutes etre churs
qu'i ne veux pus revirie. — C'ät ci pouere Lienaid d'Outremont
que veut etre aije. — El & aivu bon ne (17S) de ne pe piedre
coraidge. — Ce n'ä pe lu qu'i veux pare. — Tiu ät-ce gan serait
— Lo Louerenat de lai Raisse, poide. — Vös s'etes raiccodjes
— E parait. — Mains vös se ne voyins pu — E n'en tchät. —
Pisque c'ät de goli, (179) an feron les naces lo saimmedi aipres
lai grand'senainne. — Lo pus tot ä moillou. — C'ät en djäsaint
qu'an s'entend »... (18°)

Niun ne djäse dains lai Velle de go que s'etait pesse lai neüt
di segond duemouenne de lai Carinme. Les Bels-Ouejes n'etint pe
aivejies (181) de recouenne go qu'es fesint pa les gasses. Lai
servante di Mäl-Oueje se mefiait churement d'ätye mains (goli
se ne demainde pe) ce n'ät pe lee que voeulait dire qu'elle etait
aivu baptaillie enne segonde fois. Cman que lai Diämelatte ne
tyittait pe lai Tieumenäte, e n'y e aivu ni compre, ni marande
de tirie-fceüs. Lo Louerenat n'en feut que po payie queques
potats de vin es ätres Compaignons. (Lu ne boiyet que de l'Ave).

Es reprenienn't 'in petet bin que les Mäl-Oueje aivint pa les
Seignes (182) et lo Flottou se n'en tire pe trop mä.

I me seus lechie dire qu'enne fois mairiee lai Diämelatte se
ne pesse pe po tot aitaint de lai dainse et peus qu'ai quaitre-
vingts ans. eile virait encoe des voueyeris (183) an lai, fete de
Saint-Ochanne.
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La pauvre servante, eile, n'avait pas passe entre les gouttes
comme sa jeune maitresse. Les deux pecheurs ne la reconnurent
pas. (Iis avaient oublie de lui öter son masque). Elle etait mouil-
lee comme une souris qui a chu dans un seau d'eau : eile etait
toute transie et grinqait « les » dents de colere. Ses vetements
etaient dechires, eile etait ä present nippee comme si tous les
matous de la Ville lui avaient rätele la peau. Ah « cent du
diable » eile n'etait pas pres de retourner, « apres les heures »,
faire « careme-entrant » dans les ruelles. Ses maitres furent
bien etonnes, le matin, d'entendre sa voix enrouee. Iis furent
plus ebaubis encore, au dejeuner, lorsque leur « Guillaumette »

se prit soudain ä leur dire : « Je suis ä present decidee de me
marier apres Päques et vous pouvez etre sürs que je ne re-
brousserai pas chemin. — Comme ce pauvre Leonard d'Outre-
mont sera aise — II a eu du flair de ne pas perdre courage.
— Ce n'est pas lui que j'epouserai. — Qui serait-ce1 — Le
Petit-Laurent de la Scierie, parbleu. — Vous vous etes reconciles

— II le semble. — Vous ne vous voyiez plus — II ne
chaut. — Puisqu'il en est ainsi, les noces seront celebrees le
samedi apres la semaine sainte. — « Le plus tot est meilleur ».
—C'est en causant qu'on s'entend »...

Nul ne parla en Ville de ce qui s'etait passe durant la nuit
du second dimanche de Careme. Les Beaux-Oiseaux n'etaient
pas habitues ä crier sur les toits ce qu'ils faisaient dans les
ruelles. La servante du Mal-Oiseau se mefiait sürement de
quelque chose mais (cela se demande-t-il ce n'est certes pas
eile qui aurait dit qu'elle avait ete baptisee une seconde fois.
Comme la « Guillaumette » ne quittait pas la Communaute, il
n'v eut ni rancon, ni souper de « tiree-dehors ». Le Petit-Laurent

n'en fut que pour payer quelques pots de vin aux autres
Compagnons. (Lui ne but que de l'eau).

Iis allerent exploiter un petit domaine que les Mal-Oiseau
possedaient dans la region des Seignes et le Flotteur ne s'en
tira pas trop mal.

Je me suis laisse dire qu'une fois mariee la « Guillaumette »

ne se passa pas pour autant de la danse et, qu'ä quatre-vingts
ans, eile tournait encore des « voueyeris » ä la fete de St-Ur-
sanne.
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Notes diverses

32

33

34

35)

Litt. : « aussitot que c'est ainsi », puisqu'il en est ainsi.
Litt. : des hauts et des bas.
Prononcer : dou-san-tan.
ou engachie ; prononcer sh ou ch comme le ch doux allemand.
Suivant les lieux : djunque, djinque, djuque.
ou donjon ; croton, cachot, oubliettes, cul de basse-fosse.
biantche djoux, joux blanche : chenaie, hetraie, etc. ; noire djoux :
sapiniere, pineraie.
bäme, « bäume », caverne.
aissöte, abriter de la pluie.
aivrissie, abriter du vent. (Ailombre, abriter du soleil.)
ou preve, prive ; des colons preves, des pigeons domestiques.
Nos patois jurassiens ne connaissent que le pronom relatif que, ce
qui nuit souvent ä la clarte de la phrase.
Litt. : « II faisait tout pique ä ressouvenir », il evoquait tout ä fait.
ne, nef, ou bairque, barque.
aipparaillie (Bonfol) ou aipparoillie ; aippräte,, aippointie (Epauvil-
lers) ; aippontie (Lcs Bois), appreter.
ou Ches (Voir note 4).
ou nös, baissins ; auge est, en patois, du genre masculin.
diminutif : foueyatte, brebis j de nos jours, on dit plutöt berbis ;
berbijatte, brebiette, nuage moutonne.
Litt. : « qu'on lui disait », auquel on disait.
Une source de la region porte le beau nom de Bel-Oiseau.
Litt. : « tant qu'on etait garfon ».
Le Capitaine, nomme parfois le Commandant, le President ou le
Maitre.
Litt. : «celui qui venait derriöre » (en arriere).
Litt. : « Le plus savant ».
Litt. : « choyait, tombait ». C'ät lu que y ät tchoit, c'est lui qui a ete
nomme (dans cette election).
Litt. : « celui qui avait un beau boute-dehors », qui etait eloquent.
Bouteille d'une contenance d'environ 75 cl.
Touedje ou aidd, suivant les lieux, toujours.
Litt. : « comme qu'on voulait ».
Le verbe mentre, mettre, est de plus en plus supplante par le verbe
bot&, bouter.
Litt. : « croire ». Des afaints que ne vceulanl ren craire, des enfants
tres desobeissants.
marques ou ecussons de families, d'etudiants, etc.
ou Bacque-son, Brisac, Mairiou, Marieur.
Tchoufre, compre, tirie-foeüs, tribut paye lors des accordailles ou
d'un barrage de noces.
malediction du genre de celle-ci, que les chanteurs de Nouvel-An
decochaient aux gens chiches :

Nos vös remechians de votre satche crötatte,
Vadges-vos lai po faire vote sopalte... ctc.
Nous vous remercions de votre sec croüton,
Gardez-le-vous pour faire votre soupette... etc.
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Litt. : « qu'on boulait ä la porte ».
Litt. : « ivres comme des veaux ».
sac de ble, etc. ou de farine, pour une fournee de pain.
Au retour de fete, le dimanche aprfes la fete. La derniere danse est
la danse du coq. (Voir ma nouvelle, VAidjolatte, l'Ajoulote.)
et 4i) Ces deux mots difficiles ä articuler signifient revigorer et gäteau.
se gaver, s'embecquer.
mairdgelle, fille evaporee ; languette pendant au cou de certaines
chevres, de certains pores, nommee aussi pendaint d'araille, pendyiyon.
qui etaient enceintes.
qui avaient un enfant de leur futur epoux.
Euphömisme pour designer le seant, etc.
covassie, crevassie, croque ; vouloir couver ; covrdsse sf. couveuse,
l'emme qui a beaueoup d'enfants. (ou covale, coviaisse, covouse.)
Fue des Frilles, ou des Bouedges, desi Pitye-rds, de Carlmentran,
Ichavouenne, heulte.
Voir le Doubs fantastique, dans le Bulletin pedagogique, de mai 1938,
de la « Societe des instiluteurs bernois ». Voir aussi ma nouvelle,
Lai Boille, dans les Actes de 1943.
Voir ma nouvelle, le Bemessenere, dans les Actes de 1944.
Marcher en arriere, comme des enfants ou des jeunes gens folätrant.
mairaidge, ou traiyin, tabeillat, saibbait, boucan, russälerie (v. russäle)
commerce, chambard, brul, bruit, train, tapage, vacarme, chahul.
ou encharmes (enshennes, enciermes, dans les Clos-du-Doubs). Voir
Note 4.

Litt. : « II vous est bien aise de dire ».

oil mode, cölunme, mode, coutume, habitude.
oueyi, 6yi, suivant les lieux.
Litt. : « cela faisait mal-bien ».
C'dt mechainne soueguenne, c'ost une mauvaise affaire, cela ne
presage rien de bon, cela ne « sent » pas bon.
prononcer pra-yan.
L'Ecriveur oubliait ici que le mot tyeni a un sens quelque peu pejoratif.
preinnye ou preingne.
ou pailtie. Prononcer ga-yie.
ou scans arräte, sans cesse, sans treve, sans pause, sans rc-
pos, sans arret,
ou aine, anabaptiste.
chemisette ne descendant que jusqu'aux reins.
ou roueyons (Epauvillers), rorts (Les Bois). Prononcer ro-yons,
roue-yons.
ou dgeronyes (Montagne des Bois). Prononcer djnon-ye, djron-ye.
Litt. : « sans cela », malgrc cela, neanmoins.
Litt. : « il etail venu au coup ».

Lilt. : « cela se n,e demande pas ».
Litt. : « il vous faut aussi dire », il est bon de dire.
Femme ou vachc tres maigre.
Grillenalte, personne si seche, si mince, qu'elle est presque transparente

et donl on croil ouir grelotter (grillend) les os quand eile se
deplace. (Voir ma nouvelle Lai Grillencitie, Archives suisses des traditions

populaires, 1916.

i) bcndoule, taivele, grive, milchole, roussele, tachete, tavele, grivele.
14
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Ts) Litt. : « parce que ses cheveux se couraient apres ».
76) Litt. : « Mes amis de Dieu »
77) Nairis, s. m. petchus de ne, narines, pertuis de nez.
78) Le patois dit piaindre, plaindre, pour se piaindre.
79) Litt. : « ne tenait jamais le lit ».
so) Medice s. f. ruse, malice, malignite.
si) Litt. : « ne lui avaient pas prepard toules ses bouchees ».
82) Me s. f. mas, maison isolde, metairie, ou graindge.
83) Richebourg, hameau de la commune de Gleres.
84) Litt. : « jouvenceaux », ou buats, jeunes bceufs.
85) Prononcer qu'elle e rciet, qu'elle rciet, en accentuant l'e de eile.
86) eerrhes (Bonfol) ; ierrhes (Epauvillers) ; ierrhes (Les Bois) arrhes.
87) Litt. : « il ne s'en rcpentissit », ou repentet, repentit.
ss) Shes, 011 ch&s. (Voir note 4.)
so) Mairtche-bainc, ou airtche-bainc, sorte de bahut, de coffre, pouvanl

servir de siege.
90) Tchaimbre-hate, chambrc de l'etage ; tchaimbratte, chambre du rez-

de Chaussee ; tchaimbratte di motie, sacristie.
91) antchetre, « arche » ä grain, etc., compartiment du grenier ; dimi-

nutif : antchitron.
92) Maindge-Brussäles designe aussi le vent du nord qui dissipe rapide-

ment les brouillards.
93) entcMtele v. disposer des noix, etc., en « chateau », 1 sur 3, par

exemple, entasser.
91) Duemouenne des Boud'ins, le dimanche suivant l'abatage d'un porc.

Un diner oü l'on mange du porc apprete de diverses fafons est servi
aux parents, amis et voisins. Aivoi les Boud'ins, pragie es B., alle es B.

95) Barotche, Bairoeutche, Baroitche, Baroche, paroisse.
so) Litt. : « Ge n'est pas assez sür », ce n'est certainement pas.
97) Le palois dit : « ressembler quelqu'un », et non ä quelqu'un.
98) Litt. : « Elle ne retenait ni apres »... Elle ne ressemblait pas ä... Elle

ne tenait pas de...
no) Chique, vetre, aiyue, aiyuere, vetir, attifer, parer.

100) Guingrenäles, petits grelots, effilocliures, parcelles d'excrements, de
boue, pendant aux poils d'une pifece de betail.

101) Iiieutcherat, revenant qui hulule dans les bois, chat-huant, chouette
(ou tchuatte).

102) Gela signifie encore : reconnaitre quelqu'un, se souvenir d'oü i]
vient, « le remener ä la maison ».

103) Bossat, ou vdchelat, baril, tonnelet, petit füt. D'aucuns ne parlent que
d'un copat, d'une coupe de cendres.

104) La rouge « proie » est le troupeau des bceufs et des vaches, la blanche
« proie », celui des chevres, des moutons et des porcs.

105) dnaillieres ou elenieres, non portantes.
ioo) Grousse, vilaine vache, vilaine femme.
107) Caibe v. tuer une vieille vache, abattre une piece de betail.
108) Raimi, Raimelle, nom donne ä l'animal mouchete, ray6.
109) Pommc, Pommatte, qui est pommele, fachet^.
110) Grive, Grivde, qui est -grivele, tachete.
111) Falat, Falatte, Fäle, blond, fauve, jaune clair.
112) Boquat, Boquatte, tachete de rouge et de blanc.
113) Bisat, Bisatte, « biset », bis, gris.
114) C'ment, comment ; eman. comme.
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us) Latchal, betteraves, etc, cuites avec du -son. II y a aussi le « boire
aux veaux ».

110) Le bocuf le plus robuste, qui marche dans le sillon, est lo bue de
fanir-main, lo bue de lai roue, le bceuf de la raie, du sillon ; l'autre,
celui de gauche, est lo bue de lai rue, le bceuf de la roue..

117) y'in, lien ; layin, lien, lacet ; layin de Ichdsse, jarretiere.
us) Les dlrunm.es, maladie du betail ä cornes provoquee par un refroi-

dissement.
119) Tchoir, choir, tomber. Ce mot se prononce tchoudrt. ä Bonfol et

tchouere ä Ocourt. Litt. : « Dieu sait sur qui eile veut tomber ».
120) Le verbe bole, bouter, tend ä supplanter, hors ä l'infinitif, le verbe

mentre, mettre. Beillie, bailler, a supplante dceund, donner.
121) Litt. : « mener large », tempfiter, faire du bruit, causer du scandale.
122) Servdjäle, ouservejaint, serviable, ou aibidchainl, obligeant, aimable,

011 de service.
128) nadge, ou not, neige.
124) Le « piqueur » de rive repoussait dans le courant le bois flottfi, depuis

le bord de la riviere ; le « piqueur » de nef dfigageait, depuis sa
barque, celui qui etait arretfi par un obstacle.

125) Pale, pelle, vanne d'ecluse, rame (raime).
120) Bös de couedge, « bois de corde », rondins, quartelage, flottfis ä

büches perducs.
127) airrcite-bos, rätc-bos, ou " arrets », barrage de poutres disposees obli-

quemenl au travers d'un cours d'eau pour arreter le bois flott6.
128) Ai d6s-derrie, « a dos-derrifire », en marchant ä rcculons.
120) Litt. : « ä pied gare gare », ä cloche-pied.
130) Vous auriez fremi.
131) Prononcer : Sainte-P6lyte.
132) Chemin des schlitteurs (tchemin de yuattous) pour transporter (yualte)

du bois sur une « glisse », un traineau ou une schütte (yuattej. Dans
les Vosges, la voie est faite de büches equarries et, clans les cotes
du Doubs, de gros rondins.

133) Rize s. f. sorte de trüs long cheneau forme de deux planches pour y
couler du bois (rize). II se termine par une sorte de tremplin (moton,
mouton) yiii projette le bois dans une riviere, etc.

134) L.itt. : « N'en voici un ».
135) Litt. : « le poulet du cou », le robinet du cou, la chantepleure du cou,

le gosier. (Ampoule, mettre en perce.)
136) Litt. : « qui ne pouvaient plus rien decrocher ».
137) L.itt. : « C'est assez sür ».
i3s) Litt. : « de plus mieux en plus mieux ».
130) Tchibreld, danse echevelee dans le genre de la danse du coq. (Voir

ma nouvelle 1'Aidjolatte) : danse sabbatique.
140) Litt. : « n'en prirent ni n'en bouterent ».
141) Litt. : « il ne ileur en cbalait ». Les verbes chaloir et ferir ctaient ou

sont, dans nos patois, usit6s ä tous les temps.
142) Remötre, remonter, representer ä quelqu'un ses torts.
143) Le verbe dire signifie ici dispute. Elle dit touedje, eile dispute, eile

gronde toujours.
144") Rigat, exficuteur des hautes et basses ceuvres, bourreau (ou borruät).
145S Möttau)e, ou paid, peler, ücobuer.
na) Graittery, päturage rocailleux de la commune d'Ocourt. Ce mot desi-

gnc, en patois, une pratye, un terrain aride, pierreux, rocailleux.
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147) II n'avait pas peur, ce n'etait pas un poltron.
14?) Prononcer : d'tchu. Suivant les lieux : dechus, dessus, detchus.
i4o) Dgens d'airmes, s. f. gens d'armes, soldat, gendarme. En patois, dgens,

gens, est en general du genre feminin, au singulier, et du genre mas-
culin, au pluriei. Comme en francais, l'adljecti! precedant gens se met
en general au fdminin, et celui qui le suit au masculin : enne bouenne
dgens une bonne gens, les bouennes dgens ne sont pe metchaints, les
bonnes gens ne sont pas « mechants ».

i5o) Brelissycs, lunettes, besides.
isi) Litt. : « dans l'anus, pour me faire reprendre sens ».
152) Sens figure : il ne s'exteriorisait que dans les mauvais moments.
153) ou cman s'an I'aivait vacMe, comme si on l'avait versee.
154) Litt. : « comme un chien qui ch... dur ».
155) Se souingnie, se sangnie, ou [aire son nom di pdre, se signer, faire le

signe de la croix.
i5o) emprenrait, ou emparait, allumerait. Infinitif : empare, empoire, em-

prendre.
157) Litt. : « Vous alilez voir le coup », void l'affaire.
158) Cigouingne, Cigangne ou Cigogne, Cigogne.
159) Bouelchat, jeune bouc, bouc, personne tres seche, chevalet pour scier

le bois.
ioo) Mätchaitchouere ou braque, broie ou brisoir.
mi) Selie ou slie, seran ou serancoir.
loa) Louedrayie, errer, vaguer, röder, vagabonder.
ifis) Revaille, ou rdva.il, reveille, p. p. du vcrbe reveiller conjugije; avec

Fauxiliaire etre ; revaillie, p. p. du meme verbe conjugue avec l'auxi-
liaire avoir. Revail s. m. reveil, diane, reveille-matin.

164) Litt. : « II n'osa bouter dehors ».

tos) niaile ai me, diable ä moi, ou diaile lai me signifiant pour d'aucuns:
diable, las (helas) moi, pour d'autres : diable, laisse-moi

ioo) Litt. : « lui donner l'heure qu'il etait », la saluer.
107) Litt. : « Sage ä toi », gare, attention,, prends garde
los) Litt. : « N'cst moyen que tu deviens fou »

ioo) Litt. : « Pour un peu plus », un peu plus,
no) Litt. : « el-le n'en voulait pas en avoir le nom », le reconnaitre.
171) Litt. : « en au lieu de s'aller coucher ».
172) Les deux « careme-entrant », les deux masques.
173) Lai mieneüt, la minuit, les mieneüts, les « minuits » ou mieneüt, minuit.
174) Litt. : « mais il n'y avait pas ».

175) Bene, tuyau de fontaine, ou adge, no, auge, äuge de fontaine, ou
baiss'in, bassin de fontaine, etc.

i7o) Litt. : « de tirer du cote de ».
177) ddfrdtchurie ou devouere, dechirer.
178) Litt. : « II a eu un bon nez de », il a ele bien inspire de.
no) Litt.: « Puisque c'est de cela ».

lao) « Et en patainl qu'an se ddtend », et en petant qu'on se detend, ajoute-
t-on parfois.

isi) ou n'aivint pc aivejie, n'avaient pas coutume.
182) Noms de diverses fermes : Seigne-Dessus, Seigne-Dessous, Seigne du

du Milieu.
183) Voueyeri, ronde, chanson ä danser.

(Dans ma nouvelle Le Frondon, parue dans les Actes de 1945, lire
djdnerattes et non birruverattes, pour rousseroles ; vanneaux pour van-
natli's ; oeüjeräles et non tchairmds (charmes) pour erables champetres).
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