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*2 LE CONTEUR VAUDOIS

vint la propriété de Rodolphe, comte de Neuchâtel;
puis, par le mariage du fils de Rodolphe, de Marguerite

de Vufflens.
Louis, fils de Rodolphe, mourut et elle épousa

en secondes noces Jaques de Vergy, qui devint alors
seigneur de Champvent. La famille de Vergy le garda
jusqu'en 4607. Durant cet intervalle il fut brûlé une
fois en 1475 par les Suisses après la bataille de

Grandson.
A peu près en 1590 vivait Claude de Vergy qui,

quoiqu'il fût marié deux fois, n'eut qu'une fille ;

celle-ci vendit le château à Imbert de Diesbach et à

Jérôme Masset, d'Yverdon ; puis il passa entre
plusieurs mains différenles jusqu'à la fin du siècle
dernier où il fut acquis par la famille Doxat qui le
possède à l'heure qu'il est.

F. C.

Viilj et la Maladière.
III

Après avoir passé le pont de la Maladière, on

remarque à gauche de la roule, au milieu de prairies
luxuriantes et de beaux ombrages, une petite
chapelle dont l'aspect a quelque chose de romantique
et de mystérieux.

Le passant s'arrête devant cette antique construction

et semble l'interroger sur son isolement, sur
son origine et ne peut s'empêcher de rappeler à sa
mémoire certains récits plus ou moins sinistres qui
lui ont été racontés, l'hiver, au coin de Pâtre.

C'était en effet dans la chapelle des lépreux que
se faisait la toilette des condamnés à mort ; c'est
aussi là qu'ils prononçaient leur dernière prière.
Le gibet se trouvait à proximité, et les restes de ces
malheureux étaient ensevelis dans le cimetière des

lépreux.
Vidy ne fut pas toujours le lieu choisi pour les

exéculions capitales prononcées à Lausanne. Voici
ce que nous lisons à ce sujet dans un traité conclu
en 1533, à la suile de différends survenus entre la
ville de Lausanne et l'évêque :

« Le gibet placé à la place de Montbenon y
subsistera tant qu'il sera suffisant pour y faire justice;
mais dès qu'il en faudra faire un nouveau, les
arbitres prient le seigneur évêque de faire placer le
nouveau gibet où il élait auparavant, au lieu dit en
Souabelin, ou au lieu qui sera convenu entre l'évêque

et les Lausannois. »

La chapelle de la Maladière servit longtemps de
dépôt pour les instruments de supplice. Plus tard,
passant â une autre destination, elle devint un relai
de poste, une espèce d'écurie pour les chevaux qui
devaient traîner la diligence sur la route roide et
et difficile de Vidy à Montbenon.

A cetle époque, où la porte de la chapelle ""était

ouverte aux passants, nous nous souvenons d'avoir vu
dans l'intérieur quelques restes de peintures
murales, encore assez apparents. Des niches de saints
sont pratiquées sur les côtés.

La cloche, qu'on sonnait durant tout le trajet du
corlége qui se rendait sur le lieu du supplice, a
disparu depuis longtemps.

Cette antique construction du moyen-âge mérite
d'être conservée et entretenue; elle paraît du reste
avoir subi, à diverses époques, des réparations. Et
à celte occasion nous sommes heureux de rappeler
ici les soins que la Société d'histoire de la Suisse
romande met à la conservation des anciens
monuments; tout dernièrement encore elle a pris
l'initiative de réparations à faire à la Tour de Gourze,
qui menace de crouler et disparaître de la sommité
qu'elle couronne si piltoresquement.

L'entretien des ruines et des anciens monuments
est certes une belle chose pour la science et
l'histoire, mais il est à craindre que ces réparations,
répétées par les générations qui se succèdent, ne
fassent ressembler certains monuments à ce couteau
dont la lame avait été changée sept fois et le manche

quatre. Cela dit sans préjudice à la pieuse
sollicitude dont notre bonne vieille tour de Gourze est
entourée.

Passons maintenant à quelques détails sur les ma-
ladières ou léproseries de notre pays, qui étaient du
reste soumises aux mêmes règles et servaient d'asiles

aux malheureux atteints de l'affreuse maladie d'où
ces institutions tirèrent leur nom.

De toutes les maladies qui ont affligé l'humanité,
la lèpre est sans contredit une des plus anciennes.
Moïse, le législateur des Hébreux, en parle déjà dans
le Lévitique : « Que celui qui aura la lèpre porte
» ses habits déchirés, qu'il ait la tête nue, qu'il se
» couvre le bas du visage, et qu'il crie : Je suis im-
» pur je suis impur Pendant tout le temps qu'il
» aura la lèpre il sera impur ; il demeurera seul,
> et son habitation sera hors du camp. »

Il paraît que cette maladie a régné de tout temps
en Perse, en Arabie et en Egypte où elle est
endémique. On la vit momentanément à Rome sous le

règne de Tibère. Les Sarrasins l'apportèrent en

Espagne et en France, vers l'an 720. St-Nicolas fut le

premier qui fit bâtir un hospice uniquement
consacré aux lépreux.

La lèpre s'était presque éteinte en France, lorsque

les Croisés, au retour de la Terre Sainte, vers
l'an 1100, l'y rapportèrent. Elle y commit d'affreux

ravages et se répandit avec une grande intensité
d'un bout de l'Europe à l'autre. Partout on s'efforça
d'en arrêter les progrès, partout on prit contre les

lépreux des mesures rigoureuses. Les villes et les
villages furent tenus de faire construire pour chaque
lépreux, leur ressortissant, une petite maison de

bois sur quatre étais, et après sa mort, la maison
et tout ce qu'elle contenait était livré aux flammes.
Mais le nombre des lépreux croissant de jour en

jour, on ne put continuer à bâtir à chacun d'eux
une petite maison ; on songea à en réunir un certain

nombre dans un lieu commun appelé ladrerie,
maladrerie, léproserie, lazaret, mezellerie. Leur
entretien devint moins dispendieux et les soins qu'ils
exigeaient plus réguliers.

L. M.
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