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2 LE CONTEUR VAUDOIS

On voyié bin cutsi.
Lo Carillon dé St-Gervais,,rière Dzenéva, m'ein

a raconta dé iena, ia on part dé dzors. Petêtré que
vo l'a assebin contâie, ma ie vu tot dé mémo vo la

marqua. Ne mé rappelo pas bin cein qu'étâi l'individu

dé c'ilhistoire, ma compto que l'étâi on voyié

que dévesâi vesitâ lé routés et que passàvé adé pé
lé cheindâ, po cein que n'avâi pas fauta dé sailli
son porta mounie-po paï son pan, sa toma et sa

quartetta dein les cabarets qu'étions su lo grand
tsemin, pace que l'allâvé demanda â medzi et à bâiré
dein les maisons forannés, iô cein ne l'ai cotavé

rein.
On dzor que s'iré met à lard et que lo teimps

bargagnivé, se trovâvé proutso dé la maison à Ma-

nuet Fetriquet ; se peinsa : faut tàtsi d'allâ m'aberdzi

perque, çara adé atant d'épargni, et coumeint fâ

pouet teimps, mé vé l'ai cutsi. Ye va et démandé

se, ein payeint, ie porrâi avâi à soupâ (Lo bougro
savâi prâo qu'on ne l'ai volliâvé rein demanda). On

l'ai repond que iavâi prâo soupa à son serviço ma

qu'on ne la veindâi pas. Ye se met à trabllia avoué

Manuet et se dzeins et soupa bin adrâi. Après soupa,
tôt ein dévesein, ye fé ouré que l'avai einvia de

cutsi : '

—• Ma fâi, l'ai dit Fetriquel, po cutsi n'est pas
tant ési, vo ne sarâi diéro bin su n'a botte dé paille
âo fond dé la grandze

— Na fâi na, dese lo voyié.
— Yarâi bin onco on moïan, ma.... diabllio

né se pas
— El quiet
— L'ai ia lo lli iô cutsé noutra Gritton, lé on

gros diabllio dé lli, lo lli dé sa mère grand, et le

l'ai cutsé soletta. S'on poivé compta su vo d'être

tranquillo et dé ne pas tsecagni cllia bouéba que
n'a que dix-houit ans, voporriâ vo reposa découté,
n'iarâi rein dé mô quie.

—¦ O vo pâodé compta su mé, et vo remacho mille
iadzo.

Et sein vont cutsi.
Quand lo voyié eintra dein lo pâilo à la Gritton,

ie se ve eimpougni pé lé dou valets à Manuet, qu'étions

dâi solido champions, mêmameint que lo

djeino qu'étâi dein la iena dâi mouscatéro, avâi

fotu on iadzo onna repassâïe à Mâïlan. An mé

dou compagnons eimpougnant lo voyié, lo fouront
dein on sa dé dix quarterons, lé pi lé premi, mettant
lé brés dedein, et après avâi nia bin adrâi lo sa der-
râi lo cotson, lo plliaçant âo lli découte la Gritton,
et s'ein vont. Lo pourro voyié étâi bin tant, ébahi,

que ne dese pas on mot et ie resta dein lo sa tan-
' qu'âo matin, io on vint lo détatsi et l'ai demanda se

l'avai bin droumâ : N'ousa pas deré que na, et quand
fut libro ne vollie pas dédjonna et fote lo camp sein

pipa lo mot et sein deré grand maci. Du adon, ie
sài adé la granta route et passé râi qu'on tonnerre,
kâ se démaufié de tot lo mondo.

C. C. D.

Dans la séance de l'Académie des sciences du 4
août dernier, M. Coulier, pharmacien en chef du

Val-de-Gràce, a lu une note sur l'usage des poêles
en fonte; nous en extrayons ce qui a rapport à
l'action de l'air chauffé sur l'économie animale.

M. Coulier cite une expérience faite avec un
poêle de fonte chauffé à la houille; ce poêle était
placé dans une antichambre communiquant avec
cinq pièces d'un appartement, de telle sorte que
même dans la saison la plus rigoureuse on pouvait
entretenir dans l'appartement une température de
15 à 18 degrés.

Au début de celte expérience, le poêle était muni
de son couvercle en fonle sur lequel on plaçait un
vase de peu de capacité plein d'eau ; malgré cette
précaution, l'air chauifé par le poêle provoquait la
pesanteur de la tête, la congestion de la face, la
gêne de la respiration et la céphalalgie.

Pour rechercher la cause de ces accidents, M.
Coulier fit placer un hygromètre de Saussure dans
l'une des pièces chauffées. Cet instrument marqua
de 15 à 20 degrés de moins qu'au dehors, et
démontra que l'évaporation de l'eau placée sur le
poêle n'était pas assez active pour maintenir l'état
hygrométrique à l'état normal.

Pour produire une plus grande quantité de vapeur
d'eau, on mit le vase contenant l'eau directement
en contact avec la flamme ; l'hygromètre accusa
immédiatement cette modification de l'appareil, et tous
les accidents cités plus haut cessèrent complètement,
ce qui démontre qu'ils étaient dus, non aux gaz
exhalés par le poêle, mais bien au dessèchement de

l'air.
Ainsi donc, la congestion de la face, la difficulté

de la respiration et*les autres symptômes que l'on
observe dans les locaux chauffés à l'aide des poêles
de fonte, proviennent de l'abaissement de l'état hy-
grométri que de l'air. Tous les accidents disparaissent
dès qu'à l'aide d'une évoparation convenablement

mélangée on maintient cet état hygrométrique dans
les conditions normales.

R*", 25 octobre 1868.

Messieurs les rédacteurs du Conteur vaudois.

Voici une petite scène qui est peut-être digne
d'être mentionnée dans votre journal.

Il y avait bal à R*** le 25 octobre dernier.
A l'auberge se trouvaient tout un monde d'hommes

aux costumes les plus divers: Vaudois,
Italiens, Français étaient confondus; les uns assis,

d'autres debout, causant, riant, chantant sur tous
les tons et se divertissant.

Tout à coup un personnage singulier, que je n'avais

pas encore remarqué, se lève, aspire l'air
bruyamment, souffle dans un instrument, sorte de

clarinette, et en fait sortir des sons si doux qu'on
eût cru «entendre l'âne de la fable s'exerçant à jouer
de la flûte.

Le voilà qu'il prélude; il saute du grave à l'aigu,
de l'aigu au faux; alors, seulement, il accorde son

instrument, puis joue un grand air avec modulation

en la béquarre, à ce qu'il dit, qui lui attire des

bravos retentissants.
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