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LAUSANNE EN 1799

UN
de nos fidèles collaborateurs, M. G.-A.

Bridel, président de la Société du Musée
du Vieux Lausanne, a bien voulu nous

communiquer un ouvrage réimprimé en 1799. sous
le titre : » Avis aux voyageurs en Suisse ». Nous y
lrouvons la description que voici de Lausanne :

La population se monte à près de neuf mille
habitants, parmi lesquels on peut compler au
moins deux mille étrangers.

» Les promenades près Monlbenon, les vues
pittoresques à une demi-lieue de Lausanne, au Signal,
Beaulieu, à la Grotte : on y jouit des vues très
étendues et des plus charmantes. Dans la ville

mène, sur la hauteur, près de la grande église et au
château on a un beau coup d'œil. La vue au port
d'Ouchi, la promenade en bateau sur le lac et
en se rendant à Evian. On peut se loger à Ouchi
très commodément.

j Ouchi, petit village au bord du lac, à une
demi-lieue de la ville, sert en quelque sorte de port
pour Lausanne: on y embarque les marchandises
et les commissionnaires y demeurent.

» MM. Cosle et Pérégaux travaillent en ouvrages
de mode et de luxe. M. le professeur Struve a fait
une collection en minéraux "suisses. M. Helnold
''ent une fabrique en pastel très renommée.

» Une voilure de Lausanne à Genève, établie
par M. Nachon, fait trois fois par semaine le voyage

Pour le voyage d'Yverdon à Neuchâtel, on
s'informe chez J. Delisle, Petit-St-Jean, à Lausanne.
Le maître voiturier Henri Bourgeois, de Cossonay,
y "arrive avec un char à banc couvert, sur lequel
il y a place pour quatre personnes. Il part le lundi

et le mercredi et se trouve pour le dîner à
Cossonay; de là, on peut prendre place pour Yverdon
et Neuchâtel, dans la voiture qui s'y rencontre le
lundi, mercredi et vendredi, régulièrement aux
mêmes jours et à la même heure. Il y a maintenant

une voiture journalière de Nyon à Lausanne
et aussi de Lausanne à Nyon.

» Sur la route de Lausanne à Genève, on obser-
e Morges, jolie petite ville à deux bonnes lieues

de Lausanne. Il s'y fixa une partie du commerce
u Pa^ de^aud; il y a un port et des halles bien
astriíüeá-ÎLér voyage par Aubonne, pour aller à

Rolie, serait d'une lieue et plus, mais on y jouit
d'une superbe vue.

í

» Tout ce district, depuis Lausanne jusqu'à
Nyon, est nommé « La Côte », parce que les
collines sont occupées par des riantes maisons de

campagne et des vignobles.
a On préfère souvent do faire le tour de

Lausanne à Berne par Vevey. Sur ce chemin de
Lausanne à Vevey les collines se rapprochent du !ac
et sont escarpées, mais couvertes par le vignoble.
Ce district se nomme « la Vaux ». U y a une
chaussée nouvellement construite depuis Vevey à

Moudon. Sur la hauteur, à une lieue de Vevey,
à Chexbres, on jouit d'un bel aspect sur les
environs. Pour aller aux salines de Bex, voici
l'itinéraire : de Lausanne à Vevey, cinq lieues; à

Clarens, une lieue : à Chillon, trois quarts de lieue ;

de Chillon à Villeneuve, un quart de lieue: de
Villeneuve à Roche. lrois quarts de lieue: de Roche
à Aigle, cinq quarts de lieue: de là à Bex. près
de deux lieues. Le chemin est presque partout bien
entretenu. >

MONSU POTTU
I

• ¦

OUTRON velâdzo de « Ixe :> l'è seta âo

pî d on erel, io lè dzeins dè z'aulro iâdzo
Tant aguelhi on bi tsatî, avoué dâi' pont-

levî, dâi z'oubliette,, dâi bornatse qu'on l`âi dit
dâi crénoux. L`âi a mimameint ouna pucheinta
carraïe rionda que l'a bin houilanla pî ein amont,
ouna tor, quemet diant; dein lè câve de süsse, lè
savaints Tant trovâ lot plliein dè villhie carcasse
ein pudra, po cein que lè seigneû dôo taotî fasani
rebedoulâ en avait lè poûro diabllio quie vollia-
vant pâ martsi dret. Dévant que d`arrevâ à la tour,
l`avaî on puçheint perte asse prévond que la
tsaudâire à Lucile, on pouâ, po vo dere, qu'araî í'alliu
ouna ruda cordeüe po décheindre tant qu'à
l'iguie : Pllie Hein, l'avaî on paîlo qu'on lâi desaî
« la tsambra dè l`Evèque po cein quie, lâi a

prâo grand teimps, lo maîtro dé tî lè z'eincourâ
dâo payi, que dèmaorâve pé Lozenà, l'avaî alseta
lo tsatî. Quand vegnâi guegnî cein quie se passâ-
ve dein son « diocèse », allâve drumî dein lo paîlo

âo pî dè la tour. Mâ, Monsu l'Eincourâ dè
Lozenà l'avaî dû sé sailli de per iquie, po cein que
lè Moutze de Berne Tant robâ tot ceint quie toni-
bâve einlre lâo patte, mimameint lo molî dé Nou-
tra-Dama, à Lozena, avoué lo mouî dè batze dâi
z'eincourâ, è lo tsatî dé Ixe. L'ant mimameint
am'enà avoué leu ouna poutta bîta dè tsi leû, quie
rounâve quemet on lion, qu'on lâi de on Mani, po
épouairî .lè dzeins dôo velâdzo qu'arant. voliu
rouspéta. Sti Mani l'ètâi einfatâ dein ouna foussa,
quemet pè Berne. Adan, la pourra bîta l'a faliu
sé reintorna avoué ti lè z'outro Moutze, quand lè

dzein dao payi. de Vaud l'ont-coumeincî à tsantâ :

Vaudois! un nouveau jour se lève!
et que n'ant plie volliu de metzetutsche per tsi leu.
Mâ la foussa l'è restaïe quie, è vo pouède onco la

vère, se vo z'alla l'ère ouna veraïe par Ixe et guegnî

lo tsatî. Mâ, po arrevfl à stisse, fau pas ître
essoflia po rein, câ vo z'araî ouna pucheinta
vouarba, avoué on mouî d'égraê, quie vo cheinlri
voutre piaute ein arreveint âo déso.

On villhio motî I'é seta dévant quie d'eimmodâ
lè z'égrâa ; ouna rita lola cabossaïe de villhie
pierre, qu'on lâi desaî la rîta dè Grenî, s'aguehîve
ao môti, po décheindre ao velâdzo, ein avau. Tot
prî dâo motî lâi aval ouna crouïe tornetta, asse
villhie quiestisse d'amont, mâ l'ètâi pa asse grôcha ;

ou lâi desaî la Tornelletta ; I'étai pllieinna de rat-
le, dè fouine, dè petou, de tota sorte dè malebîte

que bramant la maili dè la nè. Dein sta Tornellet-
1e, demoorâve, dâo teimps que i'été dzouvena, `on
villhio lulu que l'avâi quemet sobretiet lo Poilu.
L'étai on grand gaillâ avoué ion dè clliau bounet
qu'on lâi desaî dâi cascamèche. Sti bounet l'étai
nâ à fooee d'îlre villhio, peindolhîve pe derraî la
tîla de l'hommo, qu'on arâi de, pé devant, duve
cornette quemet stausse à una cabra. La fenna à

Poltu l'étai assebin la Pottue. L'étaî ouna luronne
asse graocha que granta. adî lsarpenâïe, adî boot-
zarda, et eingrindja, ouna serpa dé fenna, po tot
dere, Fassaî on frecot qui nion- n`araî vollhiu agot-
la, mimameint po'nna dozauna de napoléïons. Ne
sé pâ se l'avaî saillâ la piiffa è lè z'aragne dè la
Tornelletta. du lo teimps que l'ètâi eintraïe quie,
((nand s`étai mariaïe avoué lo Pottu. Fasaî la
buïe seulameint quand se bourlâve; n'avaî pâ
fauta dè biantsî son gredon è son fordà que n'avâi
pâ cheiniu lo lessu du que l'avâi ètâ atsetâ tsi lo
boutecan. Lo Pottu l'ètâi asse dépatoillu et asse
botsâ quie sa fenna. L'avaî dâi tsausse totte recop-
palaïe et totte eimbozallaïe que cheintaî mati de
tot Hein. Quand l'avaî fè on perte ao derraî ao
bin à la copetla, la Pottue coumeincîve par lo
dere tî lè noms d'osi que pouâve traova : Tsara-
voûta; soûlon, bresefè, pandoure... adon pregnâi
on bocon dè milanna ao bin dè grisette, passâve
on bet dè legnu dein lo perte d'on paufè, è rappe-
lassîve lè tsausse à s'n'hommo tant bin que mau.
Dinse. lè mime z`harde l'avant bin ouna dozan-
na dè bocon quie sè cambillonnâvant l'on su

l'outro. Lo pourro gaillâ l'étaî âo min tsaû Câ

ne pouâve pà soveint alla sè remetlre dè bouna
âo cabaret et baire Irai déci avoué quauqu'on, la
Pottue l'avaî fè ouna chella d'einfaî et l'avaî elliott
défrou là Tornelletta.

Suzette à Djan-Samuïet.

VINCENT PERDONNET 1

Comment Perdonnet s'acquitta-til des devoirs
de sa charge On le verra par le procès-verbal

que voici et que nous empruntons aux documents
des Archives fédérales :

« 1er juin. L'attention du Directoire se porte sur
les événements du Valais et les misères du canton
du Léman.

Le Directoire est invité à réclamer aussi contre

le passage continuel de nombreux corps de

troupes français destinés pour l'Italie et surtout
contre l'indiscipline des soldats qui, logés chez les

particuliers et qui sont privés, par la négligeance

') Voir « Conteur» •.'11 mars, 2 septembre 1922.

Dans le No du 2 septembre, âme alinéa, 3me

ligne, lire : < pour la République une et indivisible,
proclamée le 10 février 1798».

-
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ou'l'avidité du commissaire, de la ration qui lernest

due, se permettent de vivre à discrétion et

d'exiger, par la menace et la violence, ce que
l'humanité seule invite à leur accorder.

Ensuite elle présente le tableau de ce que le canton

du Léman doit supporter de charges. L'armée
d'Ilalie a passé tout entière et séjourné pendant
six semaines. 8000 Vaudois ont été armés pour la
révolution contre l'oligarchie et dernièrement 1600

par Ia République helvétique contre les insurgés
valaisans.

Il a entretenu et entretient encore en partie les

troupes françaises qui ont marché contre la même

insurreclion et maintenant on annonce encore
une colonne de 20,000 soldats qui marcheront à
petites journées interrompues par de fréquents
séjours et multipliés par des détours volontaires et

par 200 prisonniers valaisans détenus à Chillon,
consommant chaque jour 200 rations et recevant
la demi paie, tandis que leur présence serait
nécessaire à leurs familles et leurs bras à la culture
de leurs champs.

La Chambre administrative finit par une double

demande :

1° Que le Directoire lui fasse passer des secours
en argent.

2° Qu'il s'adresse auprès du général pour obtenir

des ordres plus sévères contre l'indiscipline de

ses troupes et un nouveau règlement de route plus
favorable au. pays qu'il traverse. On fait ensuite
lecture d'une lettre du citoyen représentant du
peuple de Trey, qui peint avec l'indignation du
patriotisme et de la vertu, les maux auxquels
l'Helvétie est en proie, et dont les communes de

Moudon, Payerne, offrent des exemples remarquables.

Enfin le citoyen Perdonnet fils, commissaire
envoyé par le Directoire en Valais, fait passer un
rapport très détaillé sur les événements, la guerre,
les maux de la partie française de l'Helvétie et la
nécessité d'y apporter un prompt remède.

Ce rapport énergique, bien propre à justifier le

choix que le Directoire avait fait du citoyen
Perdonnet, contient à peu près les faits dont voici la
substance.

Le citoyen Perdonnet, à la réception des ordres
du Directoire, a cru sentir que ses talents n'étaient

pas au niveau de ceux que les circonstances
rencontreraient. Cependant, l'urgence des maux et le

désir de servir la patrie, l'ont emporté sur le

champ, là où le gouvernement l'appelait.
A St-Maurice, le résident Mangourit a refusé de

le reconnaître en qualité de commissaire du
gouvernement helvétique, seulement dans le cas où

celte délégation aurait été communiquée au
commissaire Rapinat et permise par lui, a-t-il dit; au-

rai-je été, moi, dans le cas de voir ce qu'il y
aurait convenance de faire. Perdonnet, dévouant sa

personne à l'affront que le résident voulait faire
rejaillir sur la nation entière, n'a pas présenté ses

pouvoirs.
De St-Maurice, il s'est rendu à Sion, il expose

les malheurs de cette ville qui, par la perfidie de

douze cents insurgés qui s'y trouvaient, a souffert
toutes les horreurs d'une ville livrée au pillage. Il
déplore la rapacité des Vaudois qui les a porté
à des excès dont les Français même les ont fait
rougir. Il sollicite toute la rigueur des lois sur les

coupables. S'étant rendu auprès du général Lorge,
il a obtenu que la troupe entière du Léman serait

licenciée, ce qui s'est aussi exécuté. Il insiste pour
qu'un nouveau commissaire pris dans la commission

catholique, hors du Pays de Vaud, se rende

dans le Valais pour y répandre les secours que
le gouvernement ne peut se dispenser de faire passer,

mettre en activité les nouvelles organisations
constitutionnelles et prévenir tous les maux que la
nécessité des circonstances où la volonté invariable
des Français n'auront pas définitivement résolu, il
annonce le passage d'une armée nombreuse en Italie,

il communique ses idées de rendre leurs
ordres de^r^m^jnjpjns désastreuxj)Our le pays et les

moyens, d'y ^a^e^iij^Ena^te^d^eJéiense` du
général Lorger il invite^le Directoire "â's'adresser au

général Schauenbourg pour obtenir l'établissement
des Valaisans prisonniers à Chilon. Il propose pour
préfet national du Valais, le citoyen Charles de

Riva, préférablement à tous les principaux Valaisans

de plusieurs desquels il dépeint le caractère
et les talents. Enfin il peint, avec les traits du
patriotisme et de Ia sensibilité, l'indiscipline des troupes

françaises dans leur marche, le mécontentement

général toujours croissant que la misère
excessive du peuple et le dénuement où se trouve la
Chambre administrative, la nécessité de prendre
des mesures énergiques pour alléger tant de maux
et relever la gloire de la nation helvétique. »

(A suivre.) L. Mogeon.

L'Almanach du Conteur Vaudois
POUR 1923

est paru. Il est en vente au prix de 60 centimes.
L'admiiìiscration du Conteur Vaudois l'enverra
aussi contre remboursement, port en sus.

Merci tout de même. — M. X. rentre chez lui
après avoir fait un séjour dans un de nos hôtels de
montagne. U s'aperçoit en débarrassant sa malle que
la ceinture de son waterproof .manque. Il écrit
incontinent au maître d'hôtel :

« Monsieur. En me promenant hier matin dans le
pare de l'hôtel, j'ai perdu la ceinture de mon water-
prooi`. C'est une ceinture brune, presque neuve. Si
vous la retrouvez, je vous serai très obligé de me
la renvoyer. Agréez, etc. »

Comme il fermait sa lettre, sa femme entre :

— Dis-moi, Pierre, j'ai retrouvé ta ceinture au
fond de la malle. La voici.

Alors M. X. rouvre l'enveloppe et au bas de la lettre

ci-dessus écrit :

« P. S. — Je viens de retrouver ma ceinture-. Ne
vous donnez donc- pas la' peine de la chercher. Merci

tout de même. » Rd.

MON 0AMIN
Il y a huit ans que Fanchette
M'a donné un pesant garçon,
Crâne gaillard, fraîche binette,
Il a ma fi, bonne façon.
C'est tout le portrait de son père.
II n'en pouvait être autrement.
Le reste, il le tient de sa mère.
Chacun n'en peut pas faire autant

Refrain.
On le dit toupin, mon gamin,
Mais il n'en est rien. Croyez bien.

Il a de l'entrain, du venin.
C'est un tout malin, mon gamin.
C'est un tout malin, mon gamin.

Le régent prétend qu'à l'école,
Il apprend petit z'a petit,
Qu'il a la mémoire un peu molle,
Des cacabots sur son écríf.
Si pour l'étude, la science

Peut-être bien qu'il n'est pas mûr.
On ne niera pas, je pense
Que pour le « rest' » c'est un to dur.

Il ne cherche jamais querelle,
Mais quand on veut le bouscagner,
Il m'épècle les écuelles

Et les toupines au râtelier.
Un. jour que notre voisin « Chose. »

Lui avait dit : bêta, mi-fou,
Il a, pour défendre sa cause,
Trossé Téchine à son matou.

Je bénis le ciel quand je pense
Qu'au lieu de` mon puissant luron
J'aurais peut-être, par malchance
Dû élever un cotillon.
Je suis content de ma famille
Et je maintiens, et je prétends,
Que même une jolie fille
Pour moi, c'est tout juste un enfant.

Musique de G. Waldner. M. CHAMOT.

Les revers. — Alors, Albert, te voilà grand-père
— Et bien oui.

,'±J'Tù' es Êontent? • ' •

— Ohl... oui... assez. .no''cr ,o

— Comment',1 tú 'n'en es pas fier
— Mais oui, mais oui, seulement, ce qui me cha-.

grine, c'est de coucher avec une grand'mère. Rd.

SOCIÉTÉS DE TIR DISPARUES
M. F. Isabel, dont on connaît l'érudition en tout

ce qui concerne la contrée d'Aigle, a adressé à la
Feuille d'Avis de ce district, l'article que voici,
relatif à nos abbayes et qui complète ce que le Conteur

a déjà publié à ce sujet.

[E Tir cantonal est fini depuis un mois,
mais Ia journée — hélas ratée, à cause
des pluies — des 124 abbayes, et le très

intéressant article de M. Fréd. Amiguet, nous ont
remis en mémoire non seulement l'origine de ces
anciennes Sociétés, et les deux papegais de Moudon,
que M. Meyer a bien voulu faire figurer, pour la
première fois, au cortège costumé, mais aussi
l'existence de quelques autres associations moins
en évidence et qui ont disparu.

Quoique les fusils et les pistolets nient été
inventés vers 1380, en Italie (à Pérouse et à Pistoia,
ce n'est qu'en 1703 qu'on abandonna l'arc, l'arbalète,

la pique et la hallebarde. Toutefois, les ar- |
mes à feu furent essayées et pratiquées avant cette

date dans les tirs. Les unes s'appelaient arquebuses,

d'autres étaient le grand et le petit mousquet,
et plus tard le mousqueton. De là vint le nom di

mousquetaires, qui a été usité dans notre arrn
jusqu'en 1874: les soldats de ce corps avaient des1

épaulettes vertes à torsades rouges.
Une preuve qu'on tirait avec des armes à feu

nous est fournie par un document de 1663, où l'on

passa, à Aigle, une inspection des 200 hommes qui
formaient la première compagnie de nos Quatre
Mandements. Outre ce que les particuliers avaient

montré, la commune d'Aigle avait 150 kg. de poudre.

35 kg. de plomb el 80 liasses de mètVves`,

Yvorne, 30 kg. de poudre: Xoville. 20: Roche, 16;

Rennaz, 7 `A : Chessel, 5 et presque autant de

plomb et de mèches pour mousquets. Il y avait

cependant encore un bon nombre de piquiers
de hallebardiers non pourvus d'armes à feu; le
service militaire était exigé de 15 à 55 ans: en 1698,

de 16 à 60 ans.
A Bex, les premiers tirs remontent à 1631.

A 011on, en 1661 (oct. 19), au nom de la com

mune, le syndic acheta entre Trécort et la grotte
de Morisaz, la ligne du « Tirage à la Cible aux prix
des Mousquetaires » ; à une date imprécise, on Ia

transféra Derrière la Roche, puis en 1860, à l'Ar-

cossay, enfin, vers 1877, en Bruet, quand prit fin
le Tir de commune et vu l'emploi des armes à

longue portée. Ce tir, où chaque Dizain était bien

représenté, eut parfois de beaux prix, ainsi e:

1783, on put distribuer aux tireurs 82 objets en

métal (étain fin ou cuivre) et sept ou huit en es

pèces; ces objets étaient marqués des initiales du

possesseur. Les tireurs étaient déjà divisés en groupes

qu'on appelait granges; J.-P. Roud était porte-

enseigne cette année-là.

Aux Ormonts, bien avant les abbayes, il y avait

des tirs où les communes s'invitaient réciproque

ment et où LL. EE. donnaient ce qui formait le

1er prix. En 1756, un de ces tirs eut lieu Vers

l'Eglise, à l'opposite des fenêtres de la vieille cure

(aujourd'hui auberge) et un nommé J. Pichard

était roi du tir. La parade avait un tambour.
En 1671, 011on avait son député (P. Greyloz) a

Berne pour tâcher d'obtenir d'établir une abbaye

de mousquetaires ou fusiliers.

En 1657, les Mousquetaires d'Aigle, qui tiraient

le jeudi, eurent un 2me jour de tir le 14 juin, un

3me le 28 mai et un 4me le 11 juin. Il y avait 21

prix chaque fois. Les tireurs étaient au moins 54

de tout le mandement. Ch. Clavel eut le 1er prix

cette année-là.
orÇonyne. rtnsfgnes,/ i^ept,^emaro^^u^V^eï,

avait les écharpes jaunefi;,Montnowï--Û? «Warpe*
blanches et Bex les écharpes bleues, remplacées

plus tard par un cordon d'un bleu vif, ce qui fit

de

ait

.!'
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