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Cnmmoiro du Numéro du 10 janvier 1920. — Les
üUllllllull C conseils (J. M.). — Lo Vîlhio Dèvesa :

Su lè tsemin de fè (Marc à Louis) ; Ha dou tzin. —
Jules Cornu Tapote!). — Une revue à Moudon en
1866. — Les étrennes de Jules (T. Ii.) — Vous en voulez

du galon (P.). — Les petits pois. — A l'école
(Octave D.) — Il y a soixante-neuf ans : Les vieilles
monnaies. — Le Feuilleton : La Fée aux miettes
(Ch. Nodier), suite.

LES CONSEILS
L est avéré que, en général, on ne suit pas

les conseils qu'on a sollicités et que trop
de gens aussi ont la manie de donner à

tout le monde des conseils qu'on ne leur demande

pas.
Quand on demande un conseil, c'est tout simplement,

la plupart du temps, pour obtenir confirmation

de la décision que déjà l'on a prise. Si l'on
obtient cette confirmation, ça va bien; si on ne
l'obtient pas... on s'en passe, le plus souvent.

Quand on demande un conseil, c'est parfois
aussi par faiblesse de caractère, soit qu'on ne sache
soi-même prendre une résolution, soit qu'on veuille
se décharger sur une ou plusieurs autres personnes

de la responsabilité des conséquences des
décisions que l'on prendra. C'est si facile de dire après:
« Ah si je n'avais pas écouté Chose, Machin C'est
lui qui m'a conseillé de faire ainsi »

Pauvre Chose pauvre Machin ce qu'ils
auraient mieux fait de tenir leur langue au chaud,
savez-vous

Mais c'est le cas plutôt rare. Conseil sollicité :

conseil non suivi.
Quant au donneur de conseils, quel être embêtant,

insupportable Et incorrigible, allez Il a toui
vu et voit tout, tout entendu et entend tout; il sait
et pressent tout; le passé, le présent, l'avenir n'ont
pour lui pas de secrets; nul n'est plus habile que
lui à se tirer d'un mauvais pas, à saisir la bonne
occasion, à faire la bonne affaire, à trouver la
solution la meilleure de tous les problèmes de la vie.

Et ce qu'il y a d'agaçant, c'est comme nous
l'avons dit, que cet encombrant personnage donne à
droite et à gauche des conseils que personne ne lui
demande et dont ses victimes se passeraient bien.
II est vrai qu'il n'y a que moitié mal, puisque
personne ne suit ces conseils. Mais c'est toujours
ennuyeux de devoir les entendre, sinon les écouter.

De grâce, ayons un peu plus de confiance en
nous-mênie; fondons notre jugement et nos
décisions sur nos expériences personnelles, du reste,
les seules qui comptent et auxquelles on croie, el
n'importunons pas notre entourage par des demandes

de conseils que nous ne voulons d'ailleurs pas
suivre.

Quant aux donneurs de conseils qu'on ne
demande pas, tournons le dos à leur fatuité. Qu'ils
gardent leur expérience et leur habileté pour eux;
ils n'en ont pas de trop. j. \j

Derrière un corbillard : — Alors, le défunt n'avait
pas de famille

— Aucune, et c'est moi, son propriétaire, qui suis
obligé de conduire le deuil.

— C'est aimable à vous.
— Oh mais c'était un si brave homme. Ainsi,

vous me croirez si vous voulez, je l'accompagne au
cimetière avec autant de plaisir que si c'était un de
mes parents.

SU LÈ TSEMIN DE FÈ
I TASSE sé passâve dein lo teimpo iô lâi

avâi de la houille po tserdzî lè comotive
et que failiâi pas lau bailli à medzî dau

bou, quemet on potager de cousena. Lâi avâi on
eommi ravageu de Berna que' l'ètâi vegnâi pè
Lozena po nienâ lo mor po féré veindre ,na inar-
tchandi. Quand l'è que fut remontâ su son vagon
po moda contre Berna, ie fâ dinse à elli que vint
po féré lè perte âi beliet :

— Atiuta-vâi.. vu dremi on bocon. J'é quartettâ
sia vêpra et i'é sonno. Vo foudrâ mè reveillî à

Berna sein manquâ. Et pu vo séde, vo faut pi mè
sacâore bin adrâ. Su du à mè reveillî, et pu su jamé
de bouna à sti momeint. Mè vint einvya de bailli
dâi coup de poueing, de féré dau détertin, de teim-
pétâ, d'insultâ elli que me reveille. Ne fâ rein, féde

pas atteinchon. Einipougnî nu; pî per dézo lè bré
et pu mette-mè dèfro. Vo sarâi bin boun einfant
el vaitcé on franc de tringuelte quemet on dit pè
Berna po bâire trâi déci de novî.

Et lo conirai ravageu va sè setâ dè coûte on
monsu crue droumessâi dza. L'ant adan coumeincî
à ronflliâ, à ressî qu'on arâi djurâ clliau graute
resse à duve man que travessant dâi nyâo. Bon-
flliâvant à tor, ion po l'allâie, l'autro po la revegnâ:
rrrr... psss... zou... rrr... psss... zou..., asse fori que
la grôcha clliotse de la cathédrala se l'avâi ètâ dein
elli vagon, et que l'ausse sounâ, on l'arâi pas oïa.
Su su que lo père Coucon, lo soriau — elli père
Coucon travaillîve à l'arsena de Mordze quand l'a
chautâ et l'avâi bramâ : Entrez — eh bin père
Coucon, tot père Coucon que l'ètâi, lè z'arâi oïu
ronflliâ,,

A Berna. Ion dâi ronfllieu l'è dza via. Noutron
contrôleu vint reveillî l'hommo que reste et lâi fâ :

— Allein via No sein à Berna.
L'hommo sè lâive et pu commeince à teimpétâ,

à sacrameintâ, ein patois, ein français, ein
allemand. On ouïa bramâ, mâ on compregnâi pas, tant
disputâve vito et inontrâve lo poeing âo contrôleu :

— Eh chenollie Herrgott Fribo Roûta
absliegen et grand teimps dinse.

Adan, ion que létâi su lo train dit âo contrôleu :

— Sant pas quemoûdo voutrè coo quand vo lè
reveillîde

— Oh so repond lo contrôleu, stisse n'è rein.
Mâ lè elli que i'é dètserdzî à Fribo que failiâi vère i

Ein a fé dau détertin Voliâve pè tote fooee allâ
tant qu'à Berna. M'a faliii l'accouillî avau dau
vagon

Lo contrôleu dèvessâi reveillî ion dâi ronflliâre
à Fribo, el l'autro à Berna... et lè z'avâi crâisi.

Marc a Louis, du Couleur.

Logique féminine. — Mme M... est une mauvaise
langue. Comme ón lui en faisait le reproche elle
répondit :

— Oui, j'en conviens, je dis beaucoup de mal de
mes amies; mais tout le monde sait bien que je n'en
pense pas un mot.

(Une transposition de ligues a rendu malaisé à
lire le morceau paru sous ce titre dans notre dernier
numéro. Voici le texte remis sur pied :)

HA DOU TZIN
(Patois de la Gruyère.)

JAN à Chupliâ et Djan à Chubré iran dou
vejin que ch'akordàvan mô et ke véke-
chan kemin tzin et tza. Iran ti dou di

vilyo dzouno ke n'avan djèmé oujà intrèprindre
ouna féna et ha chouârta dè j'in kupilyo vinion
chiâ dètèna po fourni; ma kan mimo pâ atan tié
lè vilyé filyé. Ne m'in parlâdè pâ

Djan à Chubré vuerdâvè on mache dè dzeniliè
el pliantâvé chon kurtiliâdzo. Djan à Chupliâ irè
le plie gran brakonié ke la tèra portâvè et vékechè
on bokon dè to. On dzuè, Fino, chon tzin, chin va
vè le vejin et li lyétè ouna dè chè dzeniliè. Djan à
Chubré prin ouna drèthau et à chubré, lè le ka dè
le dere, rolyé chu le tzin, ke na pâ rè teri on eho-
chio. Djan à Chupliâ ch'amènè lè légremè i j'iè in
viyin chon bi Fino éthindu et di :

— Lè tè, Chubré, ke t'â tiâ mon tzin
— Vuè, lè mè, fâ chtiche, et ti lè kou ke révindrè

n'in fari atan Luvi dou Pha d'amon.
(La Gruyère.)

M.

JULES CORNU
E. Tappolet, professeur de langues romanes à

l'Université de Bâle, consacre à la mémoire de notre
savant concitoyen Jules Cornu, dans les « Basier
Nachrichten > un éloquent article, qui complète
heureusement les brèves notices publiées par le «Conteur

Vaudois x En voici la traduction :

/ /o che maryâ po che féré a blyamâ, i fo muri
po che jere a gabâ : Il faut se marier pour se faire
blâmer, il faut mourir pour se faire louer. Ainsi dit
un de ces judicieux proverbes fribourgeois qu'a fait
connaître le savant suisse mort dernièrement. Faire
l'éloge du défunt est une tâche que lui-même a rendue

aisée à son collègue.
Cornu doit retenir l'attention des Bâlois en

premier lieu parce que c'est dans leur cité qu'il a passé
les années décisives de la jeunesse. Après avoir
fréquenté l'ancien Institut de pédagogie, il poursuivit
ses études à l'Université, fut l'un des auxiliaires de
la direction de la Bibliothèque et enfin chargé du
cours de philologie romane à notre haute école.
Demeuré fort attaché à notre ville, il avait tenu à y
revenir encore, en mai 1918, à l'occasion de la
fêle de Jacques Burckhardt : il était le doyen des

anciens professeurs bâlois. Lors de cette visite, la
dernière qu'il nous fit, il avait bien voulu donner
à entendre qu'il laisserait à la bibliothèque de
l'Université sa collection entière d'ouvrages portugais.
Nous avons toutes les raisons de nous féliciter d'un
don aussi précieux, fait par un parfait connaisseur
de la langue et de la civilisation ibériques.

Jules Cornu eut une vie des plus remplies. Né
dans le Jorat, à Villars-Mendraz, en 1849, il était
le cadet d'une nombreuse famille de campagnards.
Fortunée circonstance, on parlait chez lui le pur et
harmonieux patois vaudois, qui plus tard devait
former la solide base de ses travaux scientifiques.
C'est au collège de Moudon qu'il prit ses premières
leçons de latin. De là, il s'en fut tout droit à Bâle.
Ainsi qu'Alphonse Daudet attiré à Paris par son
frère Ernest, Cornu répondait à un appel fraternel.
Un de ses frères, Félix Cornu, employé de la mai
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son Geigy & Cie, devinant les heureuses dispositions
du futur philologue, voulait lui permettre d'achever
ses humanités dans les écoles bâloises. Et voilà
comment Bâle devint la seconde patrie de Jules
Cornu.

C'est dans cette ville aussi que commença à se

dessiner sa carrière, semble-t-il. Frappé des analogies

du latin et de la vieille langue qu'il ne cessait
de parler quand il était chez son frère, il se mit à

étudier la phonologie d'un des patois du canton
de Vaud. Ce travail, terminé en 1874, fut le premier
de ce genre, à la suite duquel l'Université de Bâle
octroya le grade de docteur. Cornu avait jeté son
dévolu sur l'ancien idiome de Cuves (Pays-d'Enhaut),

à la frontière de la Gruyère. Sa dissertation,
demeurée malheureusement manuscrite, figure dans
les archives du Glossaire romand, avec d'autres
excellentes études sur les patois données par le même
auteur. Elle est d'autant plus remarquable que les

professeurs de Cornu ne pouvant guère l'éclairer de

leurs lumières, il en était réduit à tirer presque tout
de son propre fonds et de ses lectures.

De Bâle, le docteur frais émoulu se rendit à

l'Ecole des Hautes Etudes de Paris, où le nouvel
enseignement de la philologie romane florissait sous
Gaston Paris et Paul Meyer. Grâce à ces illustres
maîtres, son savoir devint tel qu'il fut appelé à

l'Université bâloise, en 1875, d'abord comme
lecteur, puis comme professeur de langues romanes.
Il y occupa la première chaire de cette discipline.
Ses cours n'étaient pas extraordinairement fréquentés,

mais il eut la joie de compter au nombre de ses

élèves les premiers dialectologues de France et

d'Italie, Jules Gilliéron et Carlo Salvioni, ainsi que
le grand celtologue de l'Université de Bonn,
Rodolphe Thurneysen. D'avoir, à ses débuts, contribué

à former de pareilles célébrités disait bien la
valeur du jeune maître.

Le renom ne tarda pas à s'en répandre, si bien

qu'en 1877 déjà, Cornu répondait à un appel de

l'Université de Prague. 11 professa là jusqu'en 1901,

année où il passa à l'Université de Graz. Précieux

avantage dans ces nouveaux postes, outre sa science

il possédait à fond l'allemand et le français. Un

séjour prolongé à Madrid puis à Lisbonne, lui permit

d'achever de connaître les idiomes de la péninsule

ibérique. C'est aux études qu'il fit dans la
seconde de ces villes qu'est dû son ouvrage sur le

génie du portugais, langue dont grandes sont les

difficultés pour l'étranger.
Cornu abandonna l'enseignement en 1911. La

guerre affecta profondément ce savant doux et

pacifique, comme tant d'autres, hélas Il séjourna en

Suisse plus longuement qu'autrefois, dans l'hospitalière

demeure de son frère, aux portes de Vevey,
où d'ordinaire il passait ses vacances. Affaibli par
des maux gastriques, il mourut dans le sein de sa

famille, à Leoben (Styrie), le 27 octobre 1919,

« s'éteignant, écrit son frère, comme une lampe,
faute d'huile, »

Modeste et simple en ses manières, Cornu avait

en horreur le clinquant. Bien qu'il eût toute
l'aisance de l'homme du monde, rien ne trahissait en

lui le conseiller aulique qu'il était. Il avait gardé le

cachet rustique de sa petite patrie; avec ça, tenace

et passionné en matière de science. Ses premières
amours étaient allées à l'étude du patois; d'autres

objets, en particulier la métrique latine, l'en
éloignèrent quelque temps; mais il y revint avec
ardeur, à son retour au pays natal. Dans des pages
intitulées : « Une langue qui s'en va » et parues
dans le Bulletin du Glossaire, n0 12, il exhale sa

plainte sur le déclin de l'ancien parler vaudois, son

parler bien-aimé, à lui le patoisant du milieu du
siècle dernier : « Le patois de nos villages, écrit-il,
est devenu un baragouin qui ressemble de moins en

moins à la langue de nos pères. Quand ils parlent
français, ils francisent le patois, et quand ils parlent

patois^ ils patoisent le français. » Cette défense

de la pureté du langage héréditaire, Cornu la poussait

parfois jusqu'à la bizarrerie; elle était une marque

de sa forte personnalité, de son souci des normes

fixes. Il en a donné un ultime exemple à Bâle,
au printemps de 1918. Assistant aux exercices des

•étudiants en philologie romane, il prit la parole à

plusieurs reprises, avec un feu qui redoublait à la

vue de ses auditeurs suspendus à ses lèvres. C'est
ainsi qu'il fit à Bâle en quelque sorte sa dernière

leçon publique, dans cette chaire qu'il avait
inaugurée si brillamment.

Ce qui fait le mérite de Cornu, c'est en premier
lieu la sûreté avec laquelle il se meut dans ses
recherches dialectologiques. « Celui qui veut avoir
du poisson ne doit pas avoir peur de se mouiller ».

Il suivait à la lettre ce dicton de Fribourg, et, à

l'opposé d'Ascoli, son modèle d'autrefois, il péré-
grinait d'un village à l'autre, heurtant á la porte
de tous les chalets, ayant appris les dialectes afin
de gagner plus aisément les bonnes grâces de ceux
qu'il allait interroger. Par la seule méthode des
rimes, le patois de Ia Gruyère lui était devenu
familier à un degré surprenant. En ces explorations
linguistiques, il fut le premier presque partout dans
la Suisse romande. Précurseur de Bossat, il transcrivit

phonétiquement le texte de diverses chansons

populaires fribourgeoises, notamment du
Ranz des vaches. C'est à lui encore qu'on doit Ia
première publication d'une liste de proverbes, avec
un commentaire, de même que le premier exposé
phonologique du patois du Pays-d'Enhaut et du
patois de la vallée de Bagnes.

Maintes découvertes le dédommagèrent des peines

que lui coûtèrent ces travaux. Ainsi, en de
certaines régions du Valais, il constata Ia survivance
de la déclinaison à deux cas du vieux français, et
le dédoublement du mot père en pare et pire, cette
dernière forme usitée seulement en parlant des
hommes, et pare ne se disant que des animaux.
Dans le vocable aglan (le gland), il vit avec raison
un amalgame de l'article et du substantif, etc. Les
questions d'étyniologie l'attiraient fort et il les
résolvait avec facilité. Il reconnut, par exemple, que
le terme de berney (homme dissolu), du patois de
la vallée de Bagnes, n'est autre que le mot de
bernois, par lequel on désigne aussi les hérétiques;
crue pordey est la contraction des vocables signifiant

« pour l'amour de Dieu »; que chotèdre (éparpiller

la litière en la lançant) dérive du latin sub-
stemere; poche (la louche) du bas-latin popia, etc.

Cornu s'est acquis en second lieu la considération

des romanistes par le sens critique en même
temps que par la prudence dont il fait preuve dans
le domaine de la phonologie : lnutilo d'aryâ devan
de manéyi (inutile de traire avant de manier le pis
de la vache) avait-il coutume de dire en vrai fils
de la terre. Dépourvu du génie créateur de Gilliéron,

il ne se. hasardait pas sur les pistes toutes
nouvelles; il s'en tenait aux bonnes vieilles méthodes

de Diez et d'Ascoli; elles lui suffirent pour
accomplir dans le vaste champ de la linguistique des

travaux excellents et qui resteront. Tapolkt

Pas pressé. — Un passant donne un sou à un
pauvre.

— Merci, mon bon monsieur, dit le mendiant; Dieu
vous le rendra, là-haut.

Et le monsieur, avec bonhomie
— Oh qu'il ne se presse pas

UNE BEVUE A MOUDON EN 1866

OICI le tableau que lit le vénéré commandant

B*** d'une revue à Moudon il y a

cinquante ans.
ìT faudrait, pour être complet — ce qui,

malheureusement, n'est pas possible — rendre
l'humour et le ton avec lesquels l'excellent commandant

racontait cet épisode important de la vie
militaire de l'époque.

Les troupes qui prenaient part à la revue
comprenaient les hommes d'une partie du district de

Moudon et ceux du district d'Oron. Elles se

réunissaient à cinq heures du matin, au picolon, suila

place du collège, puis se rendaient, tambour

battant, musique en tête, sur la place d'armes.

Passons sous silence les préliminaires, l'appel,
etc., A neuf heures précises, le bataillon est

déployé sur deux lignes, l'élite et la réserve. M. le

Préfet passe rapidement l'inspection d'un air satisfait.

L'opération terminée, il se retire à l'écart pour
ruminer son discours, entouré de son état-major,
formé du médecin, du quartier •maître et... de son
huissier.

Le commandant d'arrondissement tire sa montre
et constate que l'heure avance. Le commandant

B., de Sl-Légier, veut alors faire former le bataillon
carré face en dedans, — ce qui n'est pas une petite
affaire — mais sa jument se rebiffe et le fait caval-
cader du bas de Ia place en ville, au risque de le
jeter à terre, tant et si bien qu'il est obligé de
descendre et d'aller se réconforter. II fait dire à son
adjudant (tout frais moulu, et qui ne portait pas
comme les adjudants et officiers d'aujourd'hui des
bottes et des éperons, mais simplement des gue-
tons) de prendre le commandement du bataillon.
Ce pauvre aide-major, tout ému d'un tel honneur,
tire son coupe-choux — qui n'était certes pas un
sabre traînant, mais un simple coupe-choux et
commande :

« Bataillon garde à vous A distance de pe-
» loton, serrez la colonne Pour former le carre,
» face en dedans, Ire division, demi-tour droite
» 2me, 3me, 4me et 5me divisions pelotons impairs
» à droite et par file à gauche; pelotons pairs, à gau-
» che et par file à droite, mââârche 6me division,
» serrez »

Pendant ce temps, la musique, les tambours et le
petit état-major se faufilent au milieu du carré.

On ne connaît plus ça aujourd'hui.
Puis le commandant d'arrondissement s'avance,

tire son sabre : « Bataillon Portez armes Mes-
» sieurs les officiers qui ont fait mutation dans
» l'année, avancez »

Messieurs les officiers s'avancent et se placent
sur un rang.

Le commandant ordonne au tambour-major de
faire battre un ban : « Tambours, garde à vous
» Un ban de revue »

Plan, plan, plan, plan, — plan, plan, plan, plan,
— rrrrrran, plan, plan, plan, plan

Voilà-t-il pas qu'un tambour fait un pian de
trop c B... d'imbécile clame le tambour-major,
i on voit bien que lu n'as pas été à l'école du tam-
» bour-major C, sous la haute direction du capi-
» taine M. »

Le ban battu, le commandant d'arrondissement
déroule sa liste et annonce les mutations; puis
s'adressant à la troupe, en lui présentant les officiers :

« Vous les respecterez, vous leur-z-obéirez, confor-
> mémenl aux lois et règlements militaires, d'après
» les grades à eux conférés par le Conseil d'Etat. »

Les officiers saluent et la musique joué un
rigodon. — Dans ce temps-là, il y avait une excellente

musique, avec Daniel B., de la Fleur-de-Lys,
pour chef :

« Musique, attention le n" 100 jouez le n0 100
» toi, Jean, va doucement, ne souffle pas trop fort;
» et toi, David, pas trop fort non plus avec la
s grosse caisse. »

Quand la musique a fini de jouer, il s'agit de

rompre le carré :

« Bataillon pour rompre le carré Ire divi-
> sion, demi-tour droite 2me, 3me, 4me, 5me divi-
» sions, pelotons impairs à gauche et par file à

: droite; — pelotons pairs à droite et par lile à

» gauche — Ome division, demi-lour droite,
» quinze pas en avant, mââârche »

Tout le monde bouge, mais cette Ome, composée
de voltigeurs qui avaient soif, va trop vite et trop
loin. Alors J. P., de Bussy, leur crie : « 0 Ah
» Chasseu, io diable alâ-vo »

La troupe se reforme tant bien que mal. Les
cantines fument, les filles arrivent tout enrubannées.

C'est à ce moment que s'effectue une opération
délicate :

« En faisceaux, armes Sac à terre Prenez
» les pantalons blancs »

La troupe qui, jusqu'à ce moment, a manœuvré
en pantalon bleu, se retire discrètement dans les

buissons et change de pantalon.
Les demoiselles font naturellement demi-tour

pour quelques instants.
Enfin les pantalons bleus sont réduits.
A ce moment, Mme Isabelle B. fait signe au

commandant que c'est prêt, c'est-à-dire que la salée

fume et que le cochon de lait est à point. Alors le
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