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\ LE CONTEUR VAUDOIS

Après quiet ie s'ein vont avoué tsevelhie et lins
Lhi lo bllia ein drobllions, po que sâi prêt à teimps.
Tandique su lo lin portont clliau damuzallès
Lo luron que dâi lhi ein raconté dâi ballès
Asse bin on lèz'oflt du lot Hien recaffà
Et tot ein travàilleint ne font qu'è s'amusâ.
Lo luron amoeirâo preind clliau felh' à la taille,
Lè fâ pirouetta, lè eu Ise dein la paille
Et quand l'a prâo droblhions, s'on l'ai baillé lo lin,
Ye lhiait avoué la dzerba, la feline, lo vaurinl

Vouaitsé lo tsserotton, avoué la barclietta
Vito no z'allein baire tsacon ona gottetta.
Et l'ami Siméon qu'est foo, âora tserdzi
Et no, bravé felliiettes, ne veint fini de lhi.
Lo tsai est bintout prêt et la presse serrâïe
Lé zépi sont pesants. Kâ bin boun'est l'annâïe.
Et po ne pas vaissa ein pienient lo tsemin
Simon va appoyi et tot sé passe bin.
On yadzo dein la grandze lé dzerbè arrevâies
Pé lo perte dâi hias vito sont quetallâies
Lo volet su la tetse lé z'einvouè de son mî
Et quie n'a pas lo teimps, ma fai, de s'eindroumi.
Ka quand la dzerba monté, l'aurâi tant qu'a la frète
Se ne criavé « Mâola I » el la dzerba s'arrête.

Quand lo dzo est fini et lo sélâo mussi
A la soupa, tré li, on va avoué plliézi,
Et quand on a prâo z'u dé soupa, dè pedance ¦

Ein plliace dé drumi on eimondé onna dance.
La fatigua n'est rein, et felhies et valets
Sé plliéson mi dè heinda qu'est d'être tot solets.
Enfin s'ein vont cutzi po avâi lo bin être
Mâ preind garda, gracchùosa, et clliou bin ta fenêtre
Sein quiet clliau valotlels porriont bin lâi passâ,
Mâ fâi cein vo regardé et ne mè vouaitö pas.

Du adon, ti les dzo, on s'amusè, on travaillé,
Se lo maitre est contein, prâo liquide no baillé.
Et quand font les dix hâores, tsacon dé clliau lulus
Fà commeint lo grivois d'âo conto d`âo craisu :

« Commein l'étian setiè âo coutset d'on recors,
t Stu grivois l'embrassé per lo mâilin d'âu corps.
» Noutra felhe qu'éiâi découlé li selâie,
» Est dein lo mémo teimps, tot d'on coup reinversâie,
» Et poui bredin, breda... vo font lo balacu,
» Tantout l'on est dézo, laniout l'ôtro est dessus. »

Enfin dé la messon lo derrâi dzo s'avancè,
Tot s'est très bin passâ, on pâo féré bombance.
Lo pourro su lo tsamp s'eincoradzé à gUenâ
Et noutré djeinè dzeins vont féré lo ressat.
On bouilli dè vingt livrés est dza à Ia cousena
Et po lo féré couâire l'a faillu la vesena.
Les valets dein lo bou ont couillâi on sapin
Que lè felhies font bio dè la né âo malin.
Epiteaux est tot prêt avoué sa clérinella
Po lé féré dansi la veilla sur l'herbetta,
Et quand dein lo veladzo pertot l'on paradâ,
Ti su lo derrâi tsai, ein tsanteint, lé vaudâl
S'ein vignont atlaquâ lo bouilli, la pedance,
Et la messon finit pé lo bairé et la danse.
Lo leindeman lo maitre fâ lo conto à tsacon
Et lé z'ovrâi s'ein vont gais coumeiii dai quinsons.

C.-C. D.

Nous glanons les deux anecdotes suivantes dans
un article sur la « mort apparente » et les «
inhumations précipitées », publiées par la Revue des
Deux-Mondes.

Le 15 octobre 1842, un cultivateur des environs
de Neufchatel (Seine-Inférieure), monta dans un

fenil, au-dessus de sa grange, pour se coucher,
comme à l'ordinaire, au milieu du foin. Le lendemain

matin, l'heure habituelle où il se levait étant
passée, sa femme voulut connaître le motif de son
retard et Taila rejoindre ; elle le trouva mort. Plus
de 24 heures après, le moment de l'enterrement
étant arrivé, les porteurs chargés des sépultures
déposèrent le corps dans une bière, qui fut fermée
et descendirent lentement, en portant le cercueil,
l'échelle qui leur avait servi à monter dans la grange.
Tout à coup, un des échelons vint à casser, et l'on
vit rouler ensemble et les porteurs et le cercueil,
qui s'ouvrit dans la chute. Cet accident, qui aurait
pu être faiai à un vivant, fut salutaire au mort qui,
réveillé de sa léthargie par la commotion, revint à

la vie et s'empressa de se débarrasser de son linceul,
aidé par ceux des assistants que sa résurrection
soudaine n'avait pas mis en fuile. Une heure après, il
reconnaissait tous ses amis, ne se plaignait que
d'un peu d'embarras dans la tele, et le lendemain
il était en état de reprendre ses travaux.

Presque à la même époque, un habitant de
Nantes succombait après une longue maladie. Ses

héritiers firent faire un magnifique enterrement, et
pendant qu'on chantait un Requiem, le mort revint
à la vie et s'agita dans son cercueil, placé au
milieu de l'église. Transporté chez lui, il recouvra
bientôt la sanlé. Quelque temps après, le curé, qui
ne voulait pas perdre le prix des funérailles, adressa

une note à l`ex-mort, qui refusa de payer et renvoya
le curé aux héritiers qui avaient ordonné le convoi.
Il en résulta un procès au sujet duquel les journaux

du temps diverlirent beaucoup le public.

Ensuite d'un article publié par Y Illustration, où

il était question de la femme et de sa condition
sociale, une dame adressa au rédacteur de ce journal
la question suivante :

Quels devoirs la mort du mari entraîne-t-ellepour
sa veuve?

Voici la réponse du rédacteur :

Chère madame,
Le grand législateur des Hindous, Menou, a réglé

ce point de façon qu'aucun moraliste ne prenne
l'envie d'y revenir. Ecoutez-le donc :

t Une veuve est tenue de se mortifier le corps en

ti ne vivant que de racines et de fruits. Dès que son
» époux est décédé, elle ne doit plus mêmepronon-
ì cer le nom d'un autre homme. Jusqu'à la mort,
d elle doit pratiquer le pardon des injures, s'ac-

» quitter des plus pénibles tâches, fuir toute satis-

» faction sensuelle et s'adonner passionnément aux
» incomparables règles de vertu qu'ont suivies les

» femmes dévouées à un seul et unique époux, »

Telle est, chère madame, la morale absolue. Vous

effraie-t-elle un peu? N'y prenez garde; c'est manque

d'habitude. Persistez dans la stricte observation
de ces grands préceptes et vous verrez qu'on s'y fait...
à la longue.

L. Monnet. — S. CuÉNoun.

LAUSANNE. — IMPRIMERIE HOWARD-DELISLE.
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