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25 AI\S: 1OO SAISOI\S REVOLIIES...
par Robert Briod,, présid,ent

... Et I'avenir sera fait de toutes celles qui, de solstices en équinoxes, vont permettre de réaliser
les projets qui foisonnent pour la beaute du vallon de I'Aubonne.

Un vingit-cinquième anniversaire est un point d'or§ue, un jalon, une maturité affirmée, un
moment de réflexion. C'est un double regard aussi: celui tourné vers le passé en faisant affluer
les souvenirs et celui, moins embué d'émotion, qui se porte vers le futur, porteur d'espoir.

Avec nos vingft-cinq ans, nous sommes en chemin.

Obéissant à la cadence des ans, les arbres devenus notre propriéte en 1968 se sont gonflés de
ving$-cinq cernes nouveaux. Et depuis lors, plus de 2OO0 espèces et variétes, choisies au gré du
temps et de nos possibilites, parce que t1pées, sont venues enrichir nos collections d'interêt
scientifique, didactique et esthétique.

Il y a cinq lustres, le mot oarboretum" n'était connu dans notre pays que d'une pincée de spé-

cialistes. Alors qu'en ce début d'année 1993, on estime à plus de 750 0OO personnes celles qui
ont visite une ou plusieurs fois l'artroretum ou qui l'ont simplement parcouru. Il est devenu
national, seul de son espèce en Suisse et de plus en plus connu dans les pays voisins, men-
tionné dans les gfuides et sur les cartes touristiques.

Tout cela a éte possible grâce à I'enthousiasme de nos quelque 2200 memtrres, de 15O commu-
nes forestières, des Etats de Genève et de Vaud, des villes de Genève et de Lausanne, de la Loterie
Romande. du Don Suisse de la Fête Nationale "Pro Patria" et de nos amis bienfaiteurs. Tout au
long de ces années, d'innombrables bénévoles se sont dévoués sans compter et un salut parti-
culier doit être adressé à ce noyau formé par les personnes qui ont leurs racines familiales dans
le vallon de I'Aubonne ou sa périphérie.

Tout ce temps donné par ceux qui se sentaient entraînés par un comité soudé, ses commissions
et un gérant qui vient de fêter ses vingt ans d'activite au service de l'Artloretum, a produit un
vaste site où le visiteur peut apprendre, respecter. admirer, respirer profondémenl se ressour-
cer, s'isoler ou converser, méditer ou simplement marcher.

Pour qu'il soit aujourd'hui ce qu'il esl il a fallu aux fondateurs et aux comités successifs de
I'imagination, de I'endurance, de la clairvoyance lors de chaque aménagemenl du savoir-faire
et du faire-savoir. Tous les artisans de ce résultat qui peut susciter leur fierte méritent remercie-
ments et félicitations. Ils ont en eux de l'écorce, du cæur et de la veine. Mais pour quril y ait
encore plus de sève dans le domaine, I'Arboretum, qui s'apprête à vivre bien d'autres saisons,
a besoin non seulement de la générosite conjointe du climat lémanique et de cette terre de La
Côte, mais aussi de celle, indispensable et fréquente, de nos membres, amis et connaissances,
sans lesquelles rien n'aurait éte et ne sera possitrle.

Merci!

Illustrations de couverture!
P. 1 Cornouiller ilz Fl,oridc (Contus florida. L) èt I'Arlwetum, en autamne 7997 (pltoto L. Comw)
P, 4 Un üriod,endxyn en la, Vaus m 1989. (phato L. Curntn}
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Vingp-cinquième anniversaire
1968 - 1993
Un quart de siècle d'existence... cela se marque et doit faire date dans la vie d'une institution.
Mais les festivités généreuses et ostentatoires restent réservées aux périodes fastes où recession

et chômage étaient des concepts abstraits. C'est pourquoi le comite de l'Arboretum a décidé de

marquer cet anniversaire plus par des initiatives créatrices ou des intentions à concrétiser que

par des flonflons, bouquets, discours et feux d'artiflce.

Eucore que la modestie ne soit pas synonlane d'indigence et qu'il soit permis d'imaginer une
assemblée générale avec guirlandes et mqiuscules pour le

samedi 4 septembre prochain.
Mais voici les démarches qui doivent marquer la vie de notre association pour fêter ce 5" lustre
d'existence:

1r Un livre exposant ce que doit être notre Arboretum, ses objecttfs et ses motivations, son

histoire aussi, ce qu'il est dans sa diversité et ce qu'il voudrait être pour nos après'venants...

Un lil're qui soit du même coup une présentation synthétique de nos collections, lesquelles

comporüenl rappelons-le, plus de 200O espèces et variétés déjà. Iæ princlpe du lil're est décidé,

mais il ne pourra paraître que dans deux ou trois ans seulemenL

2- Un voyage en Angleterre, orglanisé pour nos membres, afln de permettre à ceux qui n'ont
pas Ia patience d'attendre les 10O ou 150 ans qui seront nécessaires pour que le nôtre attei§ne

sa pleine maturité, d'aller voir ces parcs fabuleux et s'y gaver d'images inoubliables à la saison

où aaalées et rhododendrons arborescents sont en pleine floraison. Un voyage qui ne mettra
pas à contribution les frnances de I'AAVA puisqu' il sera aux frais des participants ettx'mêmes,

mais un voyage qui sera peut être le prelude à d'autres s' il a répondu aux væux des partici'
pants d'une part et s'il faut donner leur chance, d'autre parl à ceux qui n'auraient pas pu par'
ticiper cetùe anuée.

3, L'inausuration du eentier foneetler didactlque realisé par le Service des Fbrêts à travers

celles qui servent d'écrin à nos collections. Ce circuit balisé, où les images seront commentées

daus un petit fasciculeguide, permettra à chacun de se fa,müariser avec la terminologie fores'

tière et de comprendre le pourquoi des interventions sylvicoles. La date de cet événement n'est
pas encore flxée.

4. Une tresjolie reliune en balacron vert'bouteille, avec inscriptions en lettres dorées sur Ia

face et le dos, permettra de conserver les Bull,etins del'Arburetu,ttt. La reliure, qui peut accueil'

lir g catriers, est d'ores et déjà disponible au Service des Forêts (à Lausanne), ou au centre de

gestion de I'AAVA.

Compte rendu de l'Assemlolée générale
du 29 août 1992

I' Introduction
La pluie oblise à s'installer exceptionnellement dans le garage du centre de §estion, et le prési'

dent oulre la séance à 1Oh2O en souhaitant la bienvenue aüx pelsonnalites présentes et en

citant les membres ayant pris la peine de §'excuser.
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Après le 20" anniversaire de I'Arboretum, en 1988, après le 700" anniversaire de la Confédéra-
tion, célébré en 1991, on s'apprête déjà à fêter le quart de siècle de notre association, l'année
prochaine.

2' Iæ procès-verbal de l'assemblée de 1991 est accepte sans modiflcations.

3' Comptes et bllans

Ils concernent d'une part la Fbndation [FAVA), d'autre part l'Association (AAVA). A part le don
de M. Pieme Arnold qui a permis la constitution du fonds "Chaîne des chênes», les comptes
ne suscltent pas de questions particulières et sont approuvés tels quels par I'assemblée.

Iæs vériflcateurs, MM. Bornand et Stettler, ainsi que M. W'eiss comme suppléanl sont reélus
pour une période de deux ans.

4, Rapporte des présidente de commissions

Avant de leur donner la parole, M. Briod dit sa satisfaction pour l'a,nnée écoulée et remercie
chaleuleusement toutes les personnes qui, dans l'ombre souvenl effectuent un travail bén&
vole remarquable. Il remercie nota,rnment M. Bujard, de I'EPFL, pour la rélmpression de notre
prospectus. fbutefois, à I'occasion du 25" anniversaire, iI est envisagé de revoir ce documenL

En ce qui concerne l'a,ménagement du parking ll a étn retardé par le recours des opposants,
recourÊ actuellement en mains du îllbunal adrninistratif vaudois. Le président rappelle que
ce parking améIiorerait sensiblement les possibilltés d'accueil, sans conséquences nuisibles.
M. Zimrnerma.nn conffrmera plus tard qu'il s'agfit simplement d'égaliser et de stabillser le ter-
rain, avant de le couvrir de terre végétate. Ce secteur sera ensuite également arborisé. La déci-
sion du 1tibunal tombera dans le cours de I'automne, lorsque l'étude demandée à un bureau
d'ingénieurs sera achevée.

L'événement marquant de I'année 1991 a été la décision de M. Pierre Arnold, au moment où
il quittait la presidence de la Fédération des Coopératives Miglros, de remettre à notre president
un chèque de 370 0OO fT. devant permettre de créer la «Chaîne des chênes". La première plauta.
tlon a eu lieu le 28 mars 1992 et un tube en cuil're, scellé, contenant un parchemin, des jour-
nanx du moment et quelques monnaies, a éte enterré à cetûe occasion pour dire aux Astérix
du siècle prochain que ceJour-là il s'est «passé quelque chose de grand pour la postérité"! En
outne, loro des cérémoniee d'adieu qul se déroulèrent au Kongresshaus, à Zürich, un fllm vidéo
sur l'Arboretum futpresente (devant un mlllier de personnes), qui devait faire mieux connaî-
tre notre entreprise à la Suisee glls6ands.

Gestlon générale de I'arboretum (par M. D. Zimmermann)
La chênaie dont il a éte question ci-desous, eera rcalieée à I'entnée de I'Arboretum, sur l'ancien
domaine CholleL Iæs travaux ont été mis à I'enquête et le permis déUvre à ta mi-août Il est
prevu de planter une large variété de chênes elngi que des plantes fleurissant à dlfférentes
périodee de l'année pour agrémenter le site. Deux plano d'eau seront aménaséo, ainsl qu'un
cheminement pour parcourir les collections. En outre, le chevnln communal, à l'aval, sera
corrisé pour faciliter le passage des véhiculee d'entretien.
Un sentier forestier de portée didactique sera aynénaplé par le Service cantonal des trlorêts et de
la Fbune. Il passera non loin de l'Arboretum et conetituera un complément de visite interes-
sanL Il comprendra différents postes avec des panneanx explicatifs. Lapublication d'une bro-
chutt d'accompa,€lnement est également pÉvue, qui expliquera la glestion des forêts traversées.
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Aménaglement de I'Arboretum @ar M. L. Cornuz)

La commission technique doit résoudre une multitude de problèmes pratiques ponctuels qui
constituent un grand travai.l effectué dans l'ombre. Les plantations ont magniflquement pros-
pére et acquis de la prestance. [æs sentiers sont sans cesse entretenus et a,rnélioÉs. La cabane

des charbonniers a éte refaite à neuf. La première partle de la collectiou de magnolias a éte plan-
tée à l'occaslon des vingt ans de collaboration avec la Sociéte de dendrologie. Le sentier traver-
sant les plantations de Chamaecyçta,ris a éte amélioré. Prairies et plantations requièrent un
entretien constant, interdisant de s'endormir sur ses lauriers!

Etat des vergers et ftuctiflcatlon (par M. R. Corbaz)

Iæs travaux sont toqjours effectués en collaboration avec le Centre horticole de Lullier. Iæ but
est de collectionner des variétes d'orlgine locale qui n'ontjamais connu la notoriété. Iæ public
a pu voir des échantillons de différpntes variétés de pommes, ainsi que des cerises tardives,
apportees par M. Corbaz. I-es vergers seront encore complétes par des noyers et des châtaigniers.
Il est envisasé d'étudier les champiguons qui attaquent les châtai§niers. M. Corbaa a remarqué
I'existence, au pied du Jura, de variétés de cerises menacées de disparition. Il étudie la possibi-

lité d'en implanter à l'Arboretum. Avant de conclure, M. Corbaa recommande I'exposition
nationa,le de ftuits, à lVinterthur, cax une partie de ceux-ci proviendra de l'Arboretum.

Mueée du Bols (par M. J.-F. Robert)

Par la mise à dispositiou de sa collection, M. Jeanneret a permis de placer I'année 92 sous le

signe du bricelet et de Ia gaufte, et la Fête du Bricelet, organisée le 5 juillet, a réuni près de 700
personnes! Nous devons la reussite de cette manifestation à beaucoup de bonnes volontes et
en particulier à celle des dames vaudoises qui nous ont fait proflter de leur savolr-faire. Un don
exceptionnel a éte fait au Musée par la Fbndation Ernest Dubois. Ce don a permis notamment
la creation d'un pin's du Musée et la réalisation d'une couverture à tringles pour relier Ies

Cahiers du Musée, reliure qui sera disponible ava,nt la ffn de I'année. L'exposition thématique
sur les corbeilles et paniers prévue pour 1993 est reportée d'une année, car celle de 93 sera con'
sacrée à l'histoire de la scie.

5.- Electione complémentaireo au comité

Iæs dernlères élections ayant éte faites eu 1989 pour quatre ans, les membres du comite sont
encone en fonction pour une année. Par contre, comme il est toujours possible que des mem'
bres reJoignent le comité en cours de route, M. Briod propose-til à l'assemblée de ne pas atten-

dre pour nommer M. Jean-Louis Pittet, syndic de Bière (qui participe déJà aux séances en tant
que representant de l'Uniou des Communes vaudoises), et M. Be4Jamin Haller, Directeur de

Migros Vaud. M. Brlod rappelle le travail realisé dans le cadre de la Chaîne des chênes (sans par'
ler des relations de voisina4le avec le Signal de Bougÿ).

Ces deux personneo sont élues au comité par les applaudissements de l'assemblée.

6- Divens et pmlrceitions lndividuellee

Comme aucune propositlon ne lui est pa,rwenue, le président conclut en souhaitânt "lar§e soif"
pour l'apéritif qui va être sen'i.

RnWort éta,bü su,r l,a,baEe dps vntes d,e

ldb veroruiqre Boilla,t
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Rapport d'actiüté pour l'année 1992
pa,r J.-P. Degletagw et D. Zimmnrtwnn

L'année qui vient de s'achever, comme la precédente, aura été riche en activités tant en ce qui
concerne les travaux d'inftastructure que d'entretien couranL Iæs char$es s'en r€ssentent et
atteignent une nouvelle fois des sommets que I'on a pu atûeindre grâce aux subventions pour
la construction et la remise en état de notre réseau de chemins, au tr'londs d'investissement de
la "chaîne des chênes" constitué par M. Pierre Arnold, et au don du Fbnds Ernest Dubois. Pour
mener à bien tous ces travaux, nous avons pu engager à plein temps, depuis le mols de septem-
bre, notre collaborateur M. Serge Paquier, quijusque-là travaillait à 6O%. Les équipes bénévoles
sont toujours aussi nombreuses à apporter leur contribution à I'entretien du domaine et son
a,rnénagement

La commission technique a étudié un programme de réalisation de travaux d'infrastructure
pour les années 1993-1995 dont le montant atteint 7OO «rc fr. La cornrnission des flna,nces
va s'efflorcer de trouver les moyens nécessaires à ces investissements qui, bien qu'indispen-
sables, ne pourront être realisés qu'avec des appüs flnanciers extraordinaires. Iæs frais
d'entretien du domaine augmentent eux aussi mais dewont continuer à être couverts par les
recettes courantes de I'Arboretum. L'année 1993 marquera le quart de siècle de I'AAVA. Ceci
devrait être l'occasion de recruter de nouveaux membres et donateuro, malgre les temps diffrci-
les, a,ffn de poursuivre la réalisation de ce parc unique en Suisse par sa natur€, son ampleur
et sa qualité.

Entretien du domaine

Notre équipe a commencé l'année par des travaux forestiers. Après l'élimination des chablis,
nous avons entreprls une coupe de dégagement dans le secteur de Plan-Dessous et replante
cettn znne humide de ftênes et d'érables, essences bien adaptées à ces conditions de sol. L'ins-
pecteur des forêts, Eric Treboux, nous a proposé un plan d'aménasement forestier pour la rive
droite de l'Aubonne. Iæs objectifs sylvicoles ont été définis de manière à montrer les différents
modes de traitement ce qui permettra aux visiteurs empruntant le sentier forestier didactique
realisé par le Service cantonal des Fbrêts et de la Faune, de se fa,miliariser avee la sylviculture.
L'automne prochain, nous prévoyon§, par exemple, une coupe importante afln de permettre
au hêtre de se régénérer dans le cadre d'un taillis sous futaie, mode de sylviculture ayantprati-
quement disparu de nos jours. Cette opération coqjointe du Service des forêts et de I'Arbore-
tum intéressera cerüainement les nombreuges classes d'école qui visitent les collections du
vallon et qui sont toujours à la recherche d'occasions d'eutrer en contact avec la nature et de
parfaire leurs connaissances.

La mise en valeur des collectious de l'Arboretum exise la tonte des pelouses et la fauche des
prairies sèches et des lieux humides. Durant cette année, passablement humide, I'herbe fut
abondante. Si I'on y qioute l'auglrnentation des surfaces, notre matériel comme notre équipe
ont éte largement mis à contribution pour que I'Arboretum soit presentable. Des plantations
complémentaires ont été realisées sur I'ensemble du domaine. Citons en particulier le nouveau
secteur de Plan-Dessous où une collection de plus de 70 magnotias a éte mise en place. Huit
jeunes chênee de belle dimension dominent déjà le sud du secteur ori commence à s'implanter
la collection des "Quereus» réalisée grâce à I'appui de "la chaîne des chênes» de Pierre Arnold.
Les gposses carpes qui peuplent l'étang de Pla"n-Dessus font lajoie des visiteurs cax on les aper.
çoit très bien venir à la surface en quête d'un morceau de pain. Lorsqu'elles ne sont pas nour-
ries de cette ma,nière, elles ont l'habitude de creuser Ie bord de l'étang pour y trouver leur
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nourriture. C'est ainsi qu'elles ont fait reculer de plus d'un mètre le bord du plan d'eau. Il nous
a donc fallu reaménager les talus qui conetituent la digue de l'étang et nous en avons proflte
pour refaire la canalisation qul lui sert d'exutoire.

Le marais de La Vaux a éte fauché pour éviter l'emprise de la forêt et des roseaux sur ce lieu
humide de tnès haute valeur écologique.

Amélloration des lnfrastructures

Dans le cadre des travaux de refection des chemins endommagés par les intempéries de 1990,

celui du Bois Guyot a été restauré et pourvu d'une couche de flnition stabilisée. [æs banquettes

ont éte entièrement refaites sur l'ensemble du réseau des eecteurs de La Vaux et du Bois GuyoL

Le long de la collection des tilleuls, I'eau a été drainée dans des fossés empierrés et les talus
réaménagés et recouverts d'une couche de terre végétate.

L'aménagement de la nouvelle collection de chênes exige de nombreux travaux d'infrastruc'
ture. C'est ainsi que nous avons commencé à rectifler la route à I'entrée de l'Arboretum pour
pouvoir realiser lajonction avec le chemin du Bois Capetan, posé de nouvelles conduites d'eau
entre les sources de la commuue et la route et canalisé I'eau qui s'écoule du marais afin de sta'

biliser le terrain et pourvoir à l'allmentation en eau des deux plans d'eau que nou§ projetons

de réaliser. Le marais a éte entièrement rernig en valeur par l'élirnination des arbres et buissons
qui l'envahissent en ne conservant que les quelques essences les plus adaptees à ce milieu. Si

Ie temps n'est pas trop défavorable durant l'hiver, les mouvements de terre ainsi que la mise
sous terre des lignes téléphoniques et électriques seront terminés au printemps et nous pour'
rons commencer la mise à demeure des nombreux chênes de la collection qui attendent depuis
cet automne en pépinière.

Accuell du public

Jamais la buvette de I'Arboretum, ouverte tous les dimanches apres-midi, n'avait accueilli
autant de monde que cette année. Iæ chifre d'affaires a pnesque doublé. Plus les collections
grandissenl plus elles suscitent de I'intérêt aupres d'un public nombreux qui apprecie les pro'
menades dans le vallon de I'Aubonne et les paysages de l'Arboretum. Les itinéraires balisés

par les écriteaux en bois de Nikola Zaric seront complétes I'année prochaine pour y inclure le
secteur de Plan-Dessous et le Bois Capetan. Iæ sentier forestier didactique sera également balisé

et permetüra au)( promeneurs qui désirent s'éloigner momentanément des collections d'effec'

tuer un paxcours au travers de la ceinture forestièrc qui entoure l'Arboretum. En attendant la
publication d'un gluide - prevue pour 1994 - des panneaux leur donneront les principales

indications sur la forêt, ses hôtes, arbres, arbustes et animaux, de même que sur la sylviculture
que l'on y pratique,

Soucieuse d'établir des contacts avec d'autres arboretums, I'AAVA est membre de I'Association
«Jardins botaniques de France,. Nous avons participé à son congrès annuel à Antibes et qui
nous a permis de découlrir de nombreux parcs, arboretums et jardins botaniques de la Côte

d'Azur. L'année prochaine, l'assemblée de cette association se tlendra à Genève. lors du collo'
que luternational *Nature et Jardins botaniques au XXI" siècle, organisé par le Conservatoire

etjardin botanique de la Ville de Genève. L'Arboretum aura I'honneur fl'aççuslllir les partici'
pauts à ce colloque, le Sjuin prochain, dans le cadre des excursions organisées pour les con'
glressistes.
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Finances de h Fondation de I'Arborrctum TEAVA)
Compte de pertes et prollts de I'exerelee 1992

PRODUTTS

Intérêts sur c/c

Contrlbution de I'AAVA

Fr.

Bllan au 31 déeembre 1992

ACTIFS
Banque c/c *à l'ue,
Débiteur AAVA
Impôt antlcipe à recupérer
Terralns, lmmeublee

Inventalre des bâüment§

Pollces d'agsurance

- Bâtlments
Centre de ge8tion
Ferme.La Vaux"

- Mobilière
Abri "Bois Guyot,

Acqulsltion d'lmmeubles
En 1968
En 1970

Fr. 334.90
Fr. 4 188.90
I'r. O.30

Fr. 1 143 ü)O.-

Fr. L L47 524.10

Domaine STETTLER
Domaine WUTRICH

EN L"A VAUX (boi8 et prés)
Domalne CHOLLET

Total

Achats
Par a.ffermage
Usufruit
Sans bail

TotâI

CHARGES

Interête emprunt CFV

Frab généraux
Bénéfice de I'exercice

attribué à capital

PASSIFS

Passifs tra,nsltolreg
Emprunt Confédération
Emprunt CtrV

Capital:

- solde au 1.1.92
. Fr. 947 714.80

- resultât de

I'exerclce 1992 I"r. 4 3OO.4O

Valeur assurance
incendie
lndice 199O = 1ü)

Fr. 1 196 080.-
Fr. 293 600.-

Fr. 1 ,189 680.-

97 947 m2

L27 47O mz
205 480 m,

4 74O mz
22 683 mz
83 27O m2

541 590 m2

541 59O m,
539 607 m2

19 588 mz
183 574 m,

Fr. 0.86
Fr. 15 920.-

15 920.86

Fr.
Fr.

11 600.-
20.46

4 300.,rc

Fr. 15 920.86

Fr. 4 188.90
Fr. 4 32O.-
Fr. 160 0O0.-

Fr. 979 015.20

rb. I147 524.10

Valeur assurance
incendle
indice 1992 = 108

Fr. L 291 766.-
Fr. 317 088.-

1 608 854.-

50 000.-

Fr. I 163 502.20

Fr,

I'r.

Fr.

De 1970 à 1980 Dlvers€s parcelleo
(dont achats conEtltutlon)

En 1983 et 1984 Diverses parcelles
En 1985
En 1990

Surfacee exploltée§

6

128.4 359 m2



Finanees de I'Assoeiation de l'Arboretum (AAVA)
Compte de pertes et prollts de l,exereiee 1ge2

PRODTIITS

C,otisatlone et dons
Dons Fonde "Chaîne des chênes,
Done a.ffectés à I'arborleation
Recettes de I'AAVA
Aldes flnanclères
Subventlons
Musée du bois
Interêts

Total PBODIIITS

Dissolution du
Fonds .Chaîne deg chênee'

Bllan au 31 déeembre 1992

ACTIFS

CaiBs€

Compte de chèque postal
Banque.A vre'
Banque .Dépôt/Placement,
Ba,nque «A têrme»
Déblteur gérant
Impôt antlctpé à recupérer
Actif8 transltoires
Véhiculee et machlnes

Fr. 133 733.50
Fr. 4 640.-
I'r. 30 0O0.-
Er. 1Og 261.-
Fr. 271 650.-
Fr. L52 622.Os
Fr. 30 327.03
Fr. 26 427.L6

Fr. 754 680.74

Fr. 134 993.75

Fr. 893 654.49

CHARGES
Geetlon
Salaires, ch&rgeE soclales
Frals ffxee
Entretien irnmeubles
FraIE admlnlstratlfs
Accueil, pmmotlon
Publlcations
Musee du boie
Dlvers

PASSIFS

Créancier FAVA
CTéancier SEFA
Autree créancierÊ
PasElfB EaJlsltolres
Fonds .Atlas de Pomologie,
Fonds "Mueée"
Fonds .Chaîne des chênee'
Fonds .Publlcaüone,
Capltalr

- §olde du 1.1.92 f.r. I 466.64

- bénéflce de
I'exercice 1992 Fr. 2 491.62

Fr. A7O 222.87

Fr. 3 0OO.-
Fr. 3 3OO.-
fr. 4 640.-
Er. 10 0OO.-

Fr. 2 491.82

Fr. 893 654.49

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

283 634.20
10 930.-
6 219.95

29 735.57
14 387.80
t7 245.-
27 045.90
30 595.20
46 244.90
97 t97.75

1 851.-
177 058.95

5 852.50
106 304.15
15 920.-

Machinee et ouüllages tr"r.

Entretien du domalne tr.r.

Entxetien de le desE€rte Fr.
AménagementE subvenüonnéa Fr,
Aménagementsnoneubventlonnés Fr.
Créatlon chêDele Fr.
Contribuüonen faveur de IaFAVA Fr.

Total CHARGES

Attribution eux Fond8

- "Atlas de pomologle'

- "Musée,
- «Chaîne dee chênee,

- .Publlcatlone,
Bénéflce de I'exerclce

atbdbué au capitâI

Fr. 1 085.05
Er. 73 734.35
Fr. 18 183.-
Fr. 96 576.95
Fr. 20O OOO.-
Fr. 5 982.10
I.r. rO 298.21
rt. 10 753.60
tr.r. 1.-

Fr.
f"r.
tr.r,

Fr.
Fr.
Fr.
Fr,
ft.

Fr.

4 188.90
10 000.-
48 323.55
15 543.55
69 000.-
I600.-

239 ü)O.-
10 000.-

10 958.26

4r6 614.26

7

Fr. 416 614.2A Fr.



Cornouillers à bractées
par Inwis Coruvrn

Cornouiller vient du latin cqruûta, nom donné par le gfand botaniste tinné à une essence dont
le bois est dur comme de la corne. On connaÎt une quarantaine d'espèces de l'hévnisphère nord,

varia,rrt beaucoup dans leur développement comme le cornouiller du Canada qui est tapissant
avec des tiges de 15 à 20 cm, le cornouiller de nos bois qui est

buissonneux ou le cornouiller du Paciflque qui a l'aspect d'un
arbre moyen. Ils ont des feuilles elliptiques à nervures arquées

et convergente§; ces dendères contiennent du latex (caoutchouc)

qu'on peut apercevoir en déchirant transver§alement le limbe.
Les hommes primitifs avaient déJà découvert que le bois passé

au feu devient encore plus dur, égalant pnesque le fer; ils en fai'
saient des épieux, des flèches, des pointes de lances.

Iæs Jardiniers, qui s'occupent plutôt d'esthétique, classent les

cornouillers en deux g;roupes d'apres leur floraison: a) ceux qui,
comme le cornouiller indigène, ont des petites fleurs réunies en

corymbes; b) ceux dont les inflorescences sont accompagnées de

girandes bractées pétatoïdes. Iæ premier groupe est très résis'
tant; il ai.me les sols humiques et supporte le calcaire. Le second

exige un sol lé§er, frais et acide; il ne resiste pa§ au climat
montâgnard

A I'Arboretum, la collection des cornouillers se trouve à la lisière de la forêt, au-dessus des

cèdres. L'attention des visiteurs est principalement attirée par les cornouillers à bractées. Ils
ont deux époques de glloire: en mai - juin par leur riche floraison blanche ou ûo§e de longue
duree et spectaculaire; en automne, par leur ftuctiflcation rouge-orangé, puis par les intenses

coloris écarlates aux reflets chatoyants du feuillage.

Iæ cornouiller de la Ftoride (Com,us fl,orida,, LJ est en realite repandu dans tout I'est des USA

depuis la moitié nord de la Floride jusqu'aux grands lacs. C'est un arbrisseau de 4 à 6 m, à
feuilles allongées, d'environ 10 cm; elles sont opposées, d'un vert satiné dessus et grlsâtre

dessous. A I'automne, elles se parent de coloris rouges intenses.
Iæs inflorescences, munies de quatre bractées blanches, larges et
arondie§, s'épanouissent en mai, avant la feuillaison. Elles

mesurrnt de 6 à I cm de large et sont innombrables, recouwant
toute la plante comme chez les azalées.Iæs ftuits sont des baies
rougeo et pointueo groupées en petites têtes, mat§ individuel'
les. L€s rarneaux hivernaux, d'un pourlrre violacé et un peu
pruineux sont trèe flns et fortement ramiflés dane les extrémi-
tée. Ils se terminent ptùr un tout petit bourgeou pointu à deux
écallles ou par un bouton arrondl et ma,rnelonné déJà bien
développé.

L'horticulture B'est appliquée à sélectionner dee fleurt plus gfandes, des coloris rouges ou
roses, des feuüages panachés et même une plante à ra.meaux retombants. l,avariéte fut'bra est

la plus cultivée, mais sa fleur est rose et non pas nouge comme son nom I'indique. A l'Arbore'
tum, nous n'avons encore que quelques-unes des prestigieuses variétes ang;laises ou américai'
nes corn e: Ban'tott's Wùitn, Chnrokee Cbi,e,Î, Ctwrolene Prirwess, Cloud, N'ine, Prosser, Pmpln

I

FUuilta à nenfltreE
arrylÆs et cotûergentes

Cornua florina



Gl,ory, Royal Rcl,, Sprfu.gtinw" Sweehoatef Wvifu Aoud. D'autres variétes comrne Firste Lad,g,
Psùnbqw, Wiisii, se distinguent par des feuilles larges et panachées, devenant tricolores en
automne.

Iæ C,ornoulller d'Extrême-Orlent (Carnus kousa. Hance) a éte découvert en 1875 au Japon
et en Corée; c'est un arbrisseau dressé, de 5 à 10 mètres. tl fleurit en juin, c'està-dire denx
semaines plus tard que le cornouiller de Floride. Ses inflorescences ont 4 bractées blanches et
pointues, très gpacieuses.

Urnouiil,lû il' Ertrèûre-ùriont (brnæ lcousa, oar. clthwwia)

Une forme à bractées blanc cÈme a été découverte en Chine en 1907 (Corurus ltousa., var. clvi-
nensis, Osborn), qui est bien supérieure: sa croissance en effet est rapide, et elle est plus facile
à cultiver. Iæ feuillage eet vert foncé dessus et d'un vert bleuté dessous. Les ftuits rouges ou
orangés sont tres décoratifs; ils rappellent une grosse fta,mboise, les graines succulentes étant
soudées. Ici aussi, au cours des annéeg, des vaxiétés ont fait leur apparition: Cùna üù, Millty
Wa,g, New RcÀ,, Rubra" gnoto W, Xonthacatpa,

Iæ Cornoulller du Paciff.
que (Com,u,s yruttalûi;i.,

Audubon) a éte dédié à
Thomas Nuttall, né en
Anglsten'e ., 1786 et
devenu curator à l'Uni-
versite de Harward, Mas-
sachussel USA. Il est
repandu tout le long de
la côte ouest du Canada
et des Etate-Unis. C'est
I'arbrr des sous-bois des
forêts de séquoias; c'est
aussi I'emblème de la
Colombie britannique et
sa fleur y est repreoentée

w
Cornus kouta

(brnouiller du mcüiqu4 emhl,èane ilc la blombîp brituniryê

Ë§"rI

PROVINCE
BRITT§H
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C;orws rrutto,Llü

§ur les plaques des voitures. Sa taille peut aller de 5 à 25 m;
son écorce reste longtemps lisse et gris foncé, rappelant le
hêtre. Sur les gros arbres, elle flnit par former des plaques

écailleuses à la base du tronc. Iæs infloresceuces s'épanouis'
sent dès Ie début de mai; elles ont de quatre à huit grandes

bractees blanches, étalées en forme de soucoupes de 10 à
12 crn de diamètre. A la défloraison, elles deviennent légè'

rement rosées. C'est le plus beau de tous les cornouillers. On

eu connaît quelques variétés horticoles comme3 Ascqùa,,

Carigo Gient, Eddtin's Whitn Wunder, Goldstrtot" Monatch,
North Stnr.

t»ntn canaderuie

t e Cornoulller du Canada(Carwua canqd,ensis, L) est uue plante

tapissante, §pique des sous'bois marécageux, tourbeux et

humiques, comme le sont aussi les airelles et les mlrtilles. Iæs

feuilles ovoîdes n'ont que 2 à 4 crol^- elles sont groupée§ au som-

met des ti§es; en juin, elles sont surmontées par une fleur blan'
che à quatre bractées réniformes trrès gracieuses de un à deux
centimètres. Les fruits rouge vif sont aussi tres décoratifs; ils
sont charnus et ronds, de la grosseur d'un petit pois et réunis en

têtes par 5 à 15. En automne, ava,nt de tomber, les feuilles
deviennent écarlates.

Les cornouillers à bractees s'a^ssocient bien avec les azalées et les rhododendrons dont ils parüa'

gent les exigences. Iæs floraisons sont complémentaires et d'une richesse incomparable. Chez

nous, ils sont encore peu répandus; espérons que la collection de I'Arboretum contribuera à

les rendre plus populaires.

La "DEI{DROL" gfenevoise

à l'æuwe à l'Arboretum
par A, Jotg, prfuident dp la, cummïssi,an d,e ilandrologin iln la SGH

La Société senevolse d'horticulture (SGH) fonctionne sur la base de l'activite développée par
ses nombreuges commlsslons (a,mateurs, récr€ative, balcons fleuris, arboriculture et deudrolo'
gie, floriculture, etc.), ofrant ainsi à ses membres les moyens de cultiver leur a,mour pour les

plantes.

Sa commission de dendrologie à ses débuts était formée de quelques spécialistes arboriculteur§
frultlers qui dispensaient leur savoir au travers de différents travaux pratiques destiués anx
membres de la Société. Vens la ffn des années 4O, sous l'irnpulsion (déjà!) de M. Iouis Cornuz,
jeune maître d'arboriculture ornementale à l'école de Châtelaine, elle se mit à s'intéresser de
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plus pres aux beaux arbres du canton de Genève. Il n'est pas inutile de rappeler I'héritage des
grands botanistes du XVI[", les Bolssier, de Candolle, de Saussure, qui éveillèrent la curiosite
pour les plantes du monde entier et laissèrent un patrimoine très riche.

Iæs membres de la commission eurent donc pour tâche de repérer les plus beaux a,rbres et de
les faire connaître aux membrnes de la Soclété. Passionnés par leurs découvertes de chênes sécu-
laires, de séquoias énormes, de cèdres merveilleux ou d'exemplaires rares, ils rassemblèrent
leurs connai§sances dans un livre de reférence "Nos arbres" paru en 1967.

Cetûe passion très communicative flt augmenter cerûes le nombre des membres, mais surtout
permit de mettre en æuvre un proJet un peu fou: le recensement de tous les arbres hors forêt
du canton. En collaboration avec le Sen'ice des forêts et sous mandat du Département de I'inté
rieur et de I'agriculture, ces bénévoles, travaillant pendant leur temps de loisirs, inventorièrent
et cartographièrent plus de 191 OOO arbres sur les 45 territoires communaux. Ce merveilleux
outil de travail, achevé en 1976, est encore utilisé auJourd'hui trrès ffréquemmenL

Planter des arbres maintenant pour les génératlons de demain, telle est une autre facette de
cette passion.

Tbut d'abord, la commisslon installa uue très belle collection de conilières dans la propriété de
Mont Riant au Grand Saconnex.

Ensuite, elle offrit un arbre à chaque commune. Cette opération se terrnina en 1988 avec la
plantatlon d'uu magrdflque chêne rouge au parc des Eaux-Vives, lors de l'assemblée générale
de la Société suisge de dendrologie tenue à Genève.

Enfln, dès 197O, s'établit une collaboration avec I'Arboretum du vallon de I'Aubonne qul
venait d'être creé. Depuis cette date, chaque année en automne et au prlntemps, les membres
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de la "DENDROL» consacrcnt deux à quatre sa,medis de leur temps libre à la plantation des col'
lections: ils ont fourni à cejour pres de GSoJournées de travail.

C'est ainsi qu'en 1971 furent mis eu place les ifs situés vers le parking de I'entrée princlpale;
en 1972, les collections de cèdres et de forsythias au-dessus du centre de gestion; en 1973,

l'important assortiment des bouleaux, puis celui des frênes sur la droite des étangs, ainsl que

la grande collectlon des cerisierc d'ornement (45 espèces et variétés). En 1974 furent plantés
plus de 200 sapins blancs de 46 sortes différentes, en dessous de la pépinière. Dans cette courùe

retrospective, il est impossible de rendre compte de toutes les interventious du grcupe. Cltons
encone au hasard des années, la rnise en place des collections les plus importantes coYnrne, pax

exemple:

en 1976 les Chamaecypa,ris, en la Vaux;
en 1977 les Thuyas, Cryptomerias et Cupressocyparis;
en 1978 les érables;
en 1980 les tullpiers et les Liquidembart;
en 1981 les pins du Bois Guyot et les genèvriers;
en 1991 les magnolias.

Parfois, à cauee du mauvais temps ou des irrrpératifs du moment, d'autres travaux ont incombé
à la commission: engazonnement, refection des chemlns, tailleo de formatlon des arbres, plau-
tation des vergers d'autrefois, netüoyage du pied des pla,ntes, tuteurage des conlfères, contre-
plantation à la pépinièrr, etc.

Il serait iqjuste de terminer cetûe presentation sans souli§ner que cetùe intense activité de la
commission a éte entretenue et dirigée avec puginactte par son president AIfted Spielhofer. En
1991, pour fêter à la fois 2O ans de collaboration active avec I' AAVA, et 3O ans (!) de presidence
de la "DEI{DROL», un arbre lui étâit dédié dans la collection des Ptéroca.ryas, sous le centre de

§estion.

Saint'Livres
par Bernard müeL Wvtdb

Saintliwes, - qui doit son nom à saint Libère, pape de 352 à 366, à qui la premièrc église tut
dédiée - est une commune du district d'Aubonne sise à 600 m d'altitude. Elle est déIimitée
par deux rivières: à l'ouesl I'Aubonne, et à l'est, le Boiron. t€ t€rritoire communal paxtage se§

limites avec les communes d'Aubonne, Montherod, Bière, alnsi que Yens etLavigny du district
de Mor§es.

Les premiers, actes écrits datent de 1259, époque où l'on passait facilement d'un maître à
l'autrr. C'est alors que notr€ village passa aux mains de Pierre de Savoie, pour suivre ensuite
les destinées de la baronnie d'Aubonne.

Entre 1453 et L457,le village fut en partie emporté par l' éboulement de la colline où il était
construit, sur les borde de l'Aubonne. C'est le I octobre 1457, sur I'emplacement que Ie village
occupe aqiourd'hui, que fut coneacrée l'église qui o'y trouve encore de noe jours. Une belle
maison patrlcienne du centre du village, appelée communément "le Château", rappelle l'épe
que des seigneurs.

[,es armoiries, adoptées en 1926 comme beaucoup d'autre§, oont d'or, avec deux branches de
eapin en sautolr, et cinq pives de gueule. Ellee évoquent lee forêts que possède la commune.
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Saint l:inrea aoec aabaoettc dz üi$nblzs

La population, stable de 1979 (372 habitants) à 1987 (379 habitants), est en progression depuis
lors, et atûeint 490 habitants en 1992. Une des princlpales raisons de cette augmentation est

la transformatlon de quelques fermes en habitatlon§, ce qui modifle quelque peu la vocation
du villase, autrefois essentiellement agricole et vltlcole. Aqjourd'hui, nombreux sont les habi-
tants exerçant des activités trrès üversiflées hors les muns.

Le territoire de la commune est de 79O ha, étagés entre 45O et7l5 m d'altihrde, avec le village
au rnllieu. Dans la partle inférleure, noue trouvons un coteau bien exposé de 22 ha de vi§nes,
qui vient d'être mie en valeur pax un remaniement Ces vlgnes sont cultivées par de nombreux
propriétatres et la récolte est acheminée vers les caves d'Aubonne et de Morges. Quelques vigne-
rons ofhent des bouteilles habilées d'étiquettes de Saintlil'res. Iæs vignes de la commune per-

mettent de constituer une réserve communale.

Dans la partie centrale, de 46O ha envlron, vingt a§riculteurs cultivent les terres ouverÛes en
céréales paniffables et fourragères, betûeraves, mais et prairies. Neuf agficulteuns sont déten-
teurs de vaches laitières dont le lait est transformé en gruyère et en vacherins.

La partie supérleure, de 295 ha de forêts, nous met à l'abri fls 6llrn6f, rude du Jura. La com-
mune est propriétaire de la presque totalité, à I'exception de quelques privés et de l'Etat de

Vaud qui a également sa part, avec 36 ha en deux parcelles: le Bois Robert et le Bois d'Etoy.

A l'ouesl le vallon de I'Aubonne est à peu pres entièrement boieé, à part quelques prairies.
Cette surface fonestière, comprise dans le périmètre de I'Arboretum, est toute en mains privées.

La commune possède, au Jura, sur territoire de la commune de Bière, une monta§ne appelée
Pre de Saint-Liwes. 11O ha ont éte mis à balr et 5O ha sont destinés à l'estivage des génisses

des agriculteurs du village.
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La vie villageoise est animée par quelques commerces, dont l'auberge commuuale qui jouit
d'une bonne réputation, une épicerie-boucherie de ca,rnpagne, bien conuue égalemenl une
épicerie-boulangerie, dont chacun apprécie le bon pain, ainsi que la fromagerie et un petit com-
merce d'appareils ménagers.

L'équipement du village permet aux diverses sociétes locales d'exercer leurs activites. Ce sont:'
la «Gym dames», la Jeunesse, le Chæur mixte, la Fanfare et le Tir.

Depuis quelques années, Saint-Livres collabore avec les communes voisines dans les domaines
les plus divers: triase forestier avec Bière, exploitation d'une gravière avec Yens, enseigpement
scolaire avec le groupement d'Aubonne, épuration des eaux avec Montherod, Lavigny et
Aubonne, développement du réseau de distribution du gaz naturel avec Aubonne, Lavigny,
Bière, Saubraz et Gimel.

La commune de Saint Lil,res a déjà consenti d'importants investissements: §oudronnage des

rues et chemins, rénovation de l'église et des bâtiments communaux, construction d'une salle
polyvalente et d'un abri de protection civile, remaniement viticole. Elle est occupée actuelle-
ment à traiter la séparation des eaux et elle collabore avec.l'Etat pour réaliser I'évitement de
la localité. De nombreux projets ont éte réalisés déjà; mais il en reste d'autres encore, ce qui
promet un trel avenir pour le village et bannit toute idée de monotonie!

L,es <<Bonsn de Bière
par Marc Weidtmamn

Proches voisins du site de l'Arboretum, ces spectaculaires phénomènes naturels ont motivé,
tout au long du XIX" siècle, une grande curiosité et de nombreuses descriptions et études scien-
tiflques, auxquellesj'emprunterai l'essentiel de ces lignes. La première de ces études fut rédi-
gée en 1812 par le pasteur Gilliéron de Cully et publiée quelques années plus tard. Curieuse-
menl notre siècle ne paraît pas s'être beaucoup passionné pour les «bons», dont pourtant I'ori-
gine et le fonctionnement demeurent encore relativement mal connus.

Le nom tout d'abord, qui fut orthographié *bonr, «bons» ou «boud»; j'adopte l'orthographe de
Ia carte nationale au 1 : 25 000, qui est celle que proposent par ailleurs M. Bossard & J.-P. Cha-
van (Nos lie,Æ,üts, Payot Lausanne, 1986, p. 70). Selon ces deux toponl'mistes, le terme pro-
vient peut-être du gaulois bundos = fond; iI désigne une z,one de terrain déprimé, mouillant,
parfois avec une ou des sources. Et, fait intéressant, ce toponyme est très localisé entre le pied
du Jura et le Léman, pnesque exclusivement dans les districts de Rolle et d'Aubonne.

Ceux qui nous intéressent, les fameux «bons» de Bière, sont situés dans la plaine de Champa-
glne, à l'est et au sud-est des casernes, au lieu-dit *Iæs Bons, et «La Ttrilerie», et aussi près de
l'Aubonne, entre «Moulin-d'en-Bas" et «Mouün-d'en-Haut». On trouvera une carte détaillée de
leurs emplacements dans l'excellente description publiée en lB77 par MM. de T?ibolet et
L. Rochat (in Bull,etin d,e la Sociétn rwuchûlcloise d,es Sciences naturetl,es). On en a dénombre
tantôt une douzaine, tantôt plus de vingt dans la seule regfion de Bière. Ce sont des dépressions
en général circulaires, dont le diamètre va de 1 à 60 m et la profondeur visible de I à 5 m. A
plusieurs reprises, on a tenté de les sondeq sans jamais parvenir à atteindre leur fond, qui
pourrait se situer à plus d'une quinzaine de mètres. En temps normal, ils sont pleins d'une
eau trouble ou parfois claire, mais ils sont aussi souvent à sec et alors partiellement ou entière-
ment remplis d'une boue flne gris bleuâtre, soit desséchée et solide, soit encore humide et
d'apparence ferme, mais qui présente de dangereuses propriétes thixotropiques, c'està-dire
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qu'elle se liquéfle brusquement sous I'effet d'un choc ou de vibrations. Ces dépôts ar§ileux
furent exploites localement pour Ia fabrication des tuiles (lieu-dit "La î\rilière,).

A intervalles iméguliers, surûout au printemps lors de la fonte des neiges sur le Jura ou à I'occa'

sion des fortes et durables pluies d'automne, mais pas chaque anrrée,les *bons, entrent brus'
quement en activite et vomissent des volumes souvent considérables d'une eau troulole très

chargée d'argile "læs bùtùs pw,ssemü,, disaient les indiSènes. Le débit peut être régulier, ou §ac'

cadé, ou encore accompagné de bouillonnements violents et écumeux. L'eau peut sortir d'un
seul puits ou oriflce principal situé à peu pres au centre de la dépression, mais aussi de plu'
sieurs autres trous proches des bords du *bonr. Ces venues annexe§ étaient nommées «soupi-

raruK» par les gens de la résion. Apres quelquesJours, Ie débit diminue et la boue peut se décan'

ter; elle édifle alors des cônes de tailles variées, du sommet desquels s'écoule tranquillement
ou jaillit l'eau boueuse. Pour terminer, les *bons» tarissent, les volcans de boue se liquéflenl
les dépressions redeviennent de paisibles gouilles qui flnissent souvent par s'assécher.

Les "bons, sont rarement tous en activite en même temps, Certains tarissent alors que d'autres

continuent à fonctionner. [æs niveaux de l'eau semblent varier passablement d'un "bon" à

I'autre, en période d'assoupissement comme lors des forüs débits. A ma connaissance' on ne

dispose pas de données modernes flables concernant la température ou la composition chimi-
que de leurs eaux.

Ce qui a toujours beaucoup ftappé les gens de la région, c'egt la violence et la soudaineté du

phénomène, de même que certains aspects dangereux et même sataniques des *bonsr. En effet'

tout comme la bouche de I'Enfer, ceux-ci sont capables d'avaler à peu pres f importe quoi et

on n'a ja,rnais pu les combler déflnitivement De tous temps, les aglriculteurs ont dû épierrer

leurs champs lorsqu'ils labouraient la caillouteuse plaine de Bière et ils ont toujours déversé

des tombereaux de pierres dans les *bon§r, afln de les combler et de recupérer ainsi des surfa-

ces à cultiver. Mais toujours en vain, car tous ces matériaux s'enfoncent et flnissent par dispa'

raître dans les profondeurg boueuses. Parfois, on parvient tout de même à remplir la dépres'

sion et on croit pouvoir triompher, mais quelques années ou même décennies plus tard' le
«bon» se reforme brusquement là où il se trouvait ou quelques mètres plus loin' L'instituteur
L. Rochat rapporûe en 1877 qu'une maison avait éte construite pres de l'Aubonne, là où avait

existé un petit "bon, dont on avait plus ou moins perdu le souvenir; en 1838 ou 1839' le "bon"
se roul,re bnrsquement à nouveau et un mur intérieur de la cuisiue s'y écroule juste après que

la maîtresse de maison ait terminé le netüoyage de la vaisselle; sa marmite, qui était restée sur

le lavoir, fut elle aussi précipitée dans l'eau boueuse et elle ne reapparut point

f,es "bons, étaient entourés de clôtures ou de haies aftn d'éviter que le bétail ne s'y enlise. Ce

qui n,a pas empêché la tragique histoire rapporûee parlaT'ribunc dn Lausanne du l""janvier
1g16: «Jeudi soir, le cheval de M. Heuri Liardon, s'étant emballé, est entré avec le char qu'il
traînait dans I'un de ces bong vaserlx, s'y est enlisé et y a disparu. On espère arriver, au moyen

de moufles, à retirer le char, sur lequel, fort heureusement, M. Liardon ne se trouvait pas». A

ma connaisganee, les actuels chars à 2OO ou 3O0 chevaux qui ont remplacé sur la plaine de

Bière celui de M. Liardon n'ont pas encore connu un aussi triste sorL

Comme on l'a vu plus haul on ne sait pas encore très bien quelle est I'origine et le mode de

fonctionnement des «bons», et nous ne pouvons, tout comme nos prédécesseur§, ([ue souhaiter

une prochaine étude approfondie. En attendant, risquons-nous tout de même dans une tentâ'

tive d'explication.

euelques sondages mécaniques récents, lmplantés en divers points de la plaine de Bière, de

même qu'une étude géologique regionale (thèse de R. Arn, 1984), ont montre que la region des

*bons, est fort complexe: les terrains meubles de surface sont très épais (1OO m?)' il s'agit de
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couches hétérogènes de graviers et sables reposant sur des termes imperméables (limons et
argile§ glacio-lacustre§, moraines diverses). Plus bas viennent les gres et marnes de la Molasse,
épais ici de 1OO ou 2O0 m, qui recouweut les calcaires du Jura. Les couches du Jura et de la
Molasse sont localement très fracturees par d'importantes zones de failles. On sait que ce

réseau de fractures permet à l'eau de circuler facilement sur de longues distances depuis les
secteurs d'altitude où I'eau de pluie ou de fonte des neiges s'infiltre jusqu'au pied des reliefs
jurassiens et même plus loin encore jusqu'au léman. Cette eau ressort là sous forme de sour-
ces à gros débit de type karstique ou vauclusien: ce sont les sources de la Venose, de I'Aubonne,
du îbleure, etc. En période de tres hautes eaux, alors que tout le réseau des fractures est saturé
et se met en pression, on peut supposer qu'uue partie de cette eau provenant du Jura trouve
un exutoire en remontant à travers l'épaisse couverture des terrains meubles arg;ileux aux-
quels elle emprunte en passant sa charge d'arglile si typique des "bons" de Bière. Il est bien évi-
dent que cette explication demande encore à être conflrmée (ou inflrmée!) et surûout affrnée
par des études suivies.

En 1834, dans un article publié dans le Jou,rnal d,e la Soci,éte l)q,udti,se d'utilùü yrublique, le
docteur C. Nicati, médecin à Aubonne, souhaitait que les «bons, et les problèmes qu'ils posent

"... devinssent I'objet des recherches de quelqu'un de MM. les officiers d'artillerie qui campent
à peu de distance... " Un peu plus de 150 années plus tard, les artilleurs occupent toujours la
plaine de Bière, mais ils n'ont pas encore accordé à la demande du D. Nicati toute l'atûention
qu'elle mérite. Ne perdons pas espoir....

Début de rnise à fruit
dans les Vergfers d'Autrefois
par Roger Cmbaz

D'une manière générale, la production de ftuits fut, en 1992, tout à fait exceptionuelle; et pas
seulement pour les fruits à pépins et ceux à noyau, mais également pour les noix, les glands
et les faînes. Les gels tardifs comme les bourrasques de neige sur les fleurs, en 1991, avaient
laissé aux arbres le temps nécessaire pour accumuler des réserves et se rattraper l'année sui-
vante. Pas étonuant donc que plusieurs des a,rbres ftuitiers se soient décidé à montrer que,
pneuve par le ftuil l'étiquette qu'ils portaient était bienJuste! Ce qui n'exclut pas quelques
désagreables surprises.

Lors de la célèbre journée des gauftes et des bricelet§, le dimanche SJuillet 1992, on a pu pré-
senter une dizaine de variétee de cerises et uue de griotûes, toutes cueillies dans les Vergerr
d'Autrefois. Celle qui attira le plus l'attention, tranchant avec le nolr des guignes et le rouge
des g;riotües, ce flrt la Jaune de Buchlllon. Il s'agit d'un bigarreau complètementjaune, qui ne
s'éclaircit légèrement qu'à pleine maturite. Celle-ci est donc difflclle à détermtner, et d,ordi-
naire on a tendance à cueillir trop tôl ce qul nuit beaucoup au goûL Par ailleurs, la maturité
est relativement précoce; I'arbrr paraît tres productif et pas déücaL

Les cerises rouges, qui me paraissent les plus menacées de dlsparitlon car destlnées essentielle.
ment au tonneau - ce qui ne paie pluo - étaient représentées par deux variétés: une Petlte
rcuge précoce et la Pequeglnette orlgfinaire de la réglon de Cuarny. Les gutgne§, ou cerises
noires à chair molle, étaient les plus nombreuses avec la Noüe d'Etoy, la Nolre d'Echandene
pour le canton de Vaud, la Nolre de Cheyres pour F\:ibour§, la Rlesklnche pour Berne, la Lgx.
burger pour la Thurgovie et la Lampnâetler pour BâIe. La Note de Ihrtarte (sélection Theintz),
un gros ftuit à chair ferme, peut être considérée comme blgarreau.
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Pour I'assemblée géné-

rale, qui eut lieu le
samedi 29 août, seules
quelques variétés de pom-
mes se trouvalent à ma-
turite. Parmi elles, la
Fomme Ileboux, une
variété d'origine russe
rapportée en Suisse, puis
essayée au pled du Jura
par un certain lheboux,
selon les dires d'un mem-
bre de cette famille et
donateur des greffons.

L'a,rbre, planté pres du
Centre de glestion, était le
seul de ce verger à n'avoir
encone produit aucun
ftuiL Les pommes, par
leur couleur, rappellent
beaucoup la Ifanepa-
rente blapche, plus connue sous le nom de Pomme des moissons ou Klarapfel, originaire elle

de la Baltique. Tbutefois, la forme de la Pomme Tleboux est différente, beaucoup plus pointue,

et la maturite de 1O à 14 jours plus tardive. Cetüe variéte a revélé une qualite interessante, à

savoir une durée de coneervation qui est bien au-delà de celle coura,nte chez les pommes préco-

ces. Début octobre, on a pu encore cueillir les dernlers exemplaires sur l'arbr€. Il reste à conffr'
mer ce trait de caracêre lors des prochaines années, les premiers fruits n'étant pas toujours
identiques à ceux de I'arbre adulte.

Dans le verger en La Vaux, plusieurs pommiers portalent des fruits, même en abonda,nce pour

la Cloche. Cette variété, originaire de la region du Bodan, 8e conserve, dans une bonne cave,

jusqu'enJuin. Sa chair blanche est appreciée de ceux qui alment les fruits acides. A signaler

les deux pommiers de Fomme Ratetn; l'un donne des pommes beaucoup plus colorées que

l,autre: c'est le mutant rouge. Si les ftuits ne sont pas meilleurc, ils sont beaucoup plus

attrayants. Cette variété d'origine bernoise (un clin d'æil à la famille l{üthrich qui occupa si

longtemps la ferme à côté) donne le mellleur Jus de pomme et un excellent cidre. Iæ goût

vineux, tres particulier de la chair en fait pour certains une bonue pomme de table.

Le pommier Flanc-Roseau, une ancienne variéte de lavallée du Rhin, produisit aussi des ftuits
pour la première fois. Malheureusement, cette variété est très sensible à la tavelure, ce qui se

remarqua fort bien sur l'arbre en La Vaux; ceci explique aussi pourquoi cetÛe variété fut sur'
tout cultivée en Valais, da,ns une plaine §an§ ce§se ventée et plutôt sécharde.

Au-dessous de I'allée des poiriers, les deux Api portèrent aussl des fruits; l'Api étoilé avec §es

curieuses pommes pentaglonales, petites, aplaties,Jaunes et rouges, prirnitives et probablement

à la base de l'évolution qui conduisit alrx fruits actuels, et l'Apl nose, déjà plus avancée car

ronde et plus grosse, mais dont il ne reste que quelques rares exemplalres en Suisse.

Par contrr, aucuu des poiriers n'a dalgné fteurlr, ni en La Vaux ni en Crepon. Mais il est vrai
qu'il s'agit de poires à cidre ou à cuire, et que les arbres pourraient dépasser les 2OO ans. C'est

dire qu'ils ont du temps devant eux.

En cantzuqiatian da:ant let premières ttariétéc dp cerîsea des oergera d'u
C*troû. nntre hésidont etûouü iln fuul tuudflt et dn Roget @rbaa
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Rapport du Musée 1.992
par J.-E Robert

Collections

Le Musée s'est enrichi de 219 pièces dont 116 ont
éte reçues et 1OB (soit 47%) achetées.

Un "pin'a" du Musee
pour Les @llechianneurs!

Exlrosltion

Celle de cette année, consacrée aux fers à gaufres et à bricelets, permit de pÉsenter la remar-
quable collection de M. Rémy Jeanneret et de publier un excellent texte sur ce sujet dû à la
plume et au savoir du collectionneur lausannois. L'exposition seryit de pretexte à l'orsanisa.
tion d'une Fête du Bricelel le 5 juilleL Grâce à la coutribution bénévole et au dévouement d'un
groupe de Dames vaudoises, grâce aussi aux prestations gfratuites et au dpra,rrrisme de beau-
coup de nos membres fldèles, ce fut une réusslte tant sur le plan de la fête elle-même (on estime
que ce sont près de 700 personnes qui sont venues, malgé une météo désastreuse parüout ail-
leurs qu'à Aubonnet), que sur le plan ffnancier, puisque le déflcit presumé du budget fut prati-
quement couvert par la recette.

Comptes

Ils se présentent comme l'indique le tableau suivant, avec un bénéffce total de l'ordre de
3«)0 ft., alors que le budget comportait un déficit de 255O ft., ce qui represente un mleux de
l'ordre de 6OOO fr. Or, ce résultat inespére est consécutif au cumul de trois éléments: Tbut
d'abord le don de 5000 fr. reçu au début de l'année de la part de la Fbndation Ernest Dubois;
puis il y eut les 16O0 ft. produits par la fête du Bricelet (compte non tenu de la recetùe du même
jour au Musée, qui fut trois fois plus élevée que d'ordinaire); enfln, on encaissa un surplus
d'environ 2600 fr. en dons dans le bagnolet et en ventes de cahiers.

Ce qu'il faut dire encore, c'est que le dou de la Flondation Dubois nous a incite à engager
6600 ft. en chiftres ronds dans deux opérations hors budget: tout d'abord l'émission d'un
pin's du Musée (coût: 32OO fr.), puis la création de classeurs à tringles pour relier les Cahiers
du Musée (coût: 34OO ft.). Iæs pln's sont malheureusement a.rrivés apres la fête, à la mi-juillel
soit apres les courses scolaires aussi. Néanmofurs, malgÉ ces conditions défavorables, les recet
tes ont couvertjusqu'ici les deux tiers de Ia dépense. Quant aux reliures, disponibles depuis
la mi-octobre seulemenl elles ont été proposées aux souscripteurs de nos Calai,ers et la somme
encaissée à ce jour dépasse la moitié de la dépeuse. C'est dire que nous espérons flnir d'a,rnortir
ces deux opérations au cours de 1993. Ces recettes et dépenses surnuméraires sont incluses
dans les chiffres de la tabelle et expliquent les principales discordances d'avec les previsions
budgétaires.

Bud§et

Le bud§et 1993 a été établi en tena.nt compte de l'exercice qui vient de s'achever. Les previsions
sont prudentes, mais les recettes devraient équilibrer les dépenses.

Une exposition temporaire est prevue sur le thème de la scie, qui nous permettra de presenter
les très nombreuses pièces de nos réserves, sans être obligés d'avoir necours à des emprunts,
§fulon pour une dizeine de scies qui nous manquaient De ce fail I'exposltion que nous avions
prevue sur la vannene aéte renvoyée d'une année, ceci pour nous permettre aussi de çsynpl6
ter notre information sur le sujet et de preparer la publication d'accompagnemenL
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Comptee 1992 et budget 1993

Dépenees

Collectiong
PublicatlonB
Expositlon
AdminiBtratlon
Diver8

îOTAL

Recettes
Done
PublicaüonE
Interêts bancâlreg
Divere

TOTAL

Bouclement

Bud§et 92

4 200.-
12 000.-
r 500.-

750.-
400.-

Comptee 92

5 067.20
L3 544.75

7L5.95
1 050.60
6 667.4rc

Budglet 93

5 7o0.-
10 500.-

1 500.-
1 500.-
,(n.-

18 850.-

6 600.-
I 600.-

800.-
300.-

27 045.90

13 395.70
t4 074.65

1 218.55
r 638.15

19 600.-

7 500.-
11 600.-
10fi).-

500.-

16 300.-

- 2 560.-

30 327.05

+ 3 281.15

20 600.-

+ 1 0OO.-

Seconde vie pour des outils
par J.-F. Robert

[,ors de Ia Fête du Bricelet, nous avons eu la
chance de pouvoir présenter à nos visiteurs,
outre ces gourmandise§ paysarrnes qui Justi-
flaient leur déplacement, une autre gour'
mandise, pour l'æil et pour l'esprit, celle'là. il
s'agit de cette collection prestigieuse d'ani-
maux faits de vieux outils déchus de leurs
fonctions: trop vieux' usés, tordus pa,rfois,

démanchés, tous vêtus de rouille, de pous'
sière et de crasse. Vieux outils rejetes par les

descendants de ceux qu'ils avaient ffdèle-

ment serrri du temps de leurjeunesse d'objets
utiles... Abandonnés de longue date souvent,
dans I'ombre silencieuse de l'atelier désaf'

fecté, sous le voile épais des toiles d'arai'
gnées. Outils morts, qu'aucune main ne

caressait plus et que le hasard a conduits, on
iguore pourquoi et comment, entre les mains
du maître du feu et des formee.

Paul Nicolas vit au creux du vallon de la Pau-

dèze. Maisou d'autrefois, tout en pierre,
coquetûe, engoncée dans les herbes folles et

les buissons, au flanc du talus, loin du bruit lln insecta guil,l,eret et geaÙiatlnnt!
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des hommes, mais proche de I'eau qui l'enveloppe de son chuintement regulier, murmure
inaudible ori brochent pépiements d'oiseaux et vrombissements ténus d'lnsectes....

Un sentier de terre battue entourr la maieon d'une échargre nonchalante qui se fauflle entre
d'hétéroclites dépôts de ferraille: tubes coudés ou droit§, tôles cabossées, vieille bêche flgée
dans son coin, trlandine où s'aventure un liserou prudent mais conquérant.. Et l'on pénètre
dane la vieille forge: anticha,mbre d'abord, vitrée sur deux faces et oir la lurnlère trebuche entre
mille obstacles. Et là, à gauche, le sol plonge vero la forge proprement dite, antre obscur, caphar-
naum oti somnolent des outils inatûendus aux formes étranges, où s'alignent les longues pin-
ces hargneuses qui font penser aux chails torturees des vlctimes, les lourdes masses appuyées
à I'enclume, les chasses et les poinçons, avec le four tout proche où la braise n'attend que la
volonté du maître pour faire danser les ombres folles dans la gfotûe sonor€...

An æq da ArWAr". frer et ùrcontatoÿrc Un tuibou, eêoère a'açryrêtc à arégttÂter
unz grenouil,ln pa,ntcr,ante!

C'eet là que Paul Nicolas travaille, qu'il rit et qu'il chante en mariant entre elles les formes des
vieux outils pour qu'ils se fassent oiseaux, coléopêree ou ruminants, anirnatur réels ou mythi.
ques, les rrels pluo fantastiques encone que les imagtnaires.
Ainsi du grand héron perché sur seo longpes ja,mbes forgées da^ns des fens à armer le béton,
au bec fait d'un ciseau de cordonnier et au col taillé dans une gaine de ma,nche de bêche. tl
est présentement aptère, car ses gpa,ndes aites déployées sont déposées au sol, un peu plus loint
Ainsi du coq de bruyère au bec levé vers la nue qui n'eot autre qu'un sécateur, à la queue se
dressant flèrement en roue, faite d'une prosaique selle de tracteur... Une fourche à dents multi-
ples refermée sur elle-même constitue une collerette aux plumes rigidee gonflaJd la colère du
volatile...
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Et les chouettes aux yeux ffxes glrands ouverts, faits de clés anglaisee, nous entraîuent dans leur
rêverle sans fln, faisant oubller le pertuis hexagonal de I'outil.

Et le ptemdactyle encorr qui, suspendu à son flI, déploie son vol antédiluvien, l'æil sévère, le

bec agiressif sous le corselet caparaçonné d'une pelle recourtÉe sur elle'même, se8 ailes mem'

braneuses évoquées par les nervures d'une fourche appuyée sur le tranchant d'une faux!

Le rena,rd, au corps constitué de dents de faucheuse, se tapil quémandeur' le nez en l'air, au

pied de I'arbre - dont lee branches sont autant de serpes dressées - et où perche le corbeau

de la fable, avec sotl ftoma§e qui tombe à volonté!

Et c'est afutsi que d'un üeil outil voué à la destructlon, Paul Nicolas tire la üe d'un objet d'art
qui a,ffiche ses origlnes ouvrières tout en les faisant oublier dans I'envol de sa nouvelle

destinée.

De la dent de loup au bec de perroquet
par J.-E Rabert

Une exposition sur la scie...? Est'ce waiment la peine? Une fois qu'on a constaté qu'il y en a

de glrandes et de petites, que certaines ont des deuts plus grossières et d'autres plus flnes' qu'il
y a des scies avec cadre et d'autres qui en sont dépourvues, que reste'üil d'lntéressant à dire?

il semble qu'on ait fait Ie tour du problème! Et le geete du scieur est si banal, §i peu «profe§§lon'

nel», qu,il obltêre tout tntérêt pour l'outil. Geste reÉtttif, dépourvu de toute initiative' mono

tone, appaxemment agx antipodes de tout acte crtateur! De plus, proverbialement ennuyeux!

Ne dlt on paÂr: «Tlr me fais la scie" à un enfant qul insiste indécemment pour obtenir quelque

chose, ou «Quelle viellle scie!» en parlant d'une persorure qui fatigue par des histoires qui n'en

flnissent plus et qui manquent totalement d'interêt?...

Et pourtanL.. Combien de questiono qul restent sans réponse§, avant tout §ans doute parce

qu,on ne se les pose même pas. C'est vrai qu'lI n'est pas essentiel de connaître I'origine de

l'outll pour I'emploYer
conectemenl qu'il n'est
pas indispenoable de

savoir depüs quand la
la,rne est tendue Pour
scier droit et qu'on Peut
se passer de l'étymologie
6q 6ef «é§oine»pour être
un bon menuisier! Mais,

n'esüce pas le rôle d'un
petit musée comme le
nôtre de se poser ces que§'
tions à propos des outils
et de tenter d'y réPon'
dre pour y découvrlr la
genèee des gestes fonda'
mentaux de notre arti-
sanat? Ilnn peûite aci,e montée, auaei élégonte qu'origina,tn
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C'est ce que nous nous sommes efforcés de faire au travens de cetûe presentation de la scie et
de ses forme§, au ttravers aussi et surtout de notre Cahier No 15 qui esquisse l'histoire de cet
outil qu'on croit connaître, met en évidence les menues étapes de ses perfectionnements et
ébauche son aÆcession au rang de machine. C'est à ce niveau que va s'opérer la grande muta-
tion du geste, conditionuée par celle, concomitante, de la pensée.

La scie ne fait qu'effleurer la Prehistoire puisqu'elle esl par nature, liée au métal. La pierre
en effet, par l'épaisseur nécessaire de la la,me, s'opposait à toute pénétration profonde. Il n'en
reste pas moins que les découverûes archéologiques atûestent Ia préseuce de lames - de silex
ou d'obsidienne - travaillées en ébréchures regulières et qui datent de quelques 9000 ans.

Deun "acies ù, épo,ra" binn il,e, chzz rwus, qti attcstent
L'ünc et l'a,utre du reel sùuci il'esthltique ilna anci,ena a,rtiaans

Mais c'est à l'âge du
bronzæ qu'apparaissent
les premières scies pro-
prement dites. Ce sont
alors des égoines à lames
en pointe et à ma,nches
droits. La plus ancienne
de ces images, remontant
à 23OO avant Jésus Christ,
se trouve à Thèbes, dans
une chambre funéraire
de la 12" dynastie. L'arti-
san y partage dans le sens
de la lougueur un tronc
ùenu verticalement tech.
nique qui sera celle utili-
sée encore à la ffn du
XV[I" siècle pour refen-
dre les bois de placage,
mais cetûe fois avec une

scie dont la lame est tendue dans un cadre en bois. Chose curieuse, les marqueteurs aussi, à
la fin du XVIII" siècle encore, maniaient leur scie à découper dans un plan horizontal alors que
le panneau à travailler était, lui, vertical.

Pour revenir aux premières représentations de la scie, on doit faire un saut de I'ordre du millé-
naire et passer de la 18" dpeastie égrptienne à la ciwilisation greco-romaine. Le témoiguage sui-
vant est en effet la représentation d'une la,me de scie de type passe-partout sur un vase attique
du V" siècle av. J-C. Les Romains, de leur côté, connaîtronl outre l'égoine et le passe-partout,
la scie montée classique d'atelier à lame flxe ainsi que la glrande scie à cadre des scieurs de long.
Ainsi, au petit matln de notre ère, le catalogue des diverree sortes de scies est quasi complet
Et l'historien se volt contraint à une nouvelle plongée dans la nuit d'un millénaire silencieqx
que n'éclaire pas la moindre lueur, à I'exception peutêtre d'un ou deux rares documents
iconographiques qui ne font que conflrmer ce qu'on sait déjà. Il faut en effet attendre le
XV" siècle pour enregistrer de nouveaux témoignages et percevoir, par leur truchement,
l'émergence d'un phénomène très imporüant: I'invention de la denture en M qui devait entraî-
ner la brusque expausion des scies passe-parûouL Pendant longltemps, on attribua cette inven.
tion à Iéonard de Vinci car il en avait fait le dessin dans ses carnets de croquis, en pr€cisant
qu'il s'agissait d'une scie aglissant à la traction comme à la poussée. Ce document date de 149O.
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Or, iI existe, au Musée de Colmar une châsse, dite de St Hippol$e, datee de1477, - donc anté-
rieure d'une douzaine d'années - qui représente saint Simon tenant une scie passe-partout
à denture en M, instrument de son martJrre selon la tradition.

Dès le X\rI" siècle, l'iconographie s'enrichit: tapisseries - de Tburnai ou d'Alençon - gravures
sur bois, eaux-forûes, peintures, qui sont autant de repères pour reconstltuer une histoire qui
ne fut ja,rrais écrite.

Au XVII" siècle, nouveau palier ftanchi par la technologie sidérurgique qui favorisera I'expan-
siou de la scie: c'est la découverte de l'acier cémenté, c'esüà-dire rendu beaucoup plus dur par
I'adionction de carbone. Cette technlque trouvera eon achèvement au elècle sulvant par celle
de l'acier fondu (dans lequel le carbone est reparti de façon beaucoup pIuB régultère). A ces

substantielles améliorations des qualites intrinsèques du matériau, il faut aJouter la décou-

verte, vers L7/lO, en Anglleterre, du laminoir qui devait permettre I'obtentlon de la,mes d'acier
d'une épaisseur constante.

Nous allons interrompre lci le courr Oe f'nistoi; du développement de cet outil pour aborder
une autre histoire, qui est celle de la pénétration de la scie en forêt Car, contrairement à ce

qu'on serait tenté de croire, elle n'était pas du tout l'apanage du bûcheron, mais plutôt du
menuisier ou du cha,rpentier. Et la première lmage connue atûesta,nt son apparition sur les
chantiers de coupe est un Gobelin datant de 1460. On y voit pour la première fois des bûche-
rons débitant un tronc à la scie, mais c'est encore une scie montée de charpentier. Il faudra
attendre le XVI" siècle pour qu'apparaisse le passe-partout, et le rnilieq du XVIII" siècle pour
que son emploi se généralise! C'est le moment auesi, chez nous tout au moins, où l'on com-
mence à utiliser la scie pour abattre alors que jusque-là on ne I'utilisait gluère que pour le débi-
tage des billes.

Maio ce passage flrt loin d'être spontané: il fallut l'intervention du souverain. En 1755, Joseph-

Gulllaume, évêque de Bâle et Prince du Saint Empire, impose à ses bûcherons, par le truche-
ment de soî Otdotw,,a,nce luresta,l,e, d'utiliser la scie pour I'abatta4;e des arbrcs dans les forêts
de la principauté, sous peine d'en être exclus. Le souci du prince, qui était propriétatre des fon-
deries de Choindez, était avant tout d'économiser le bois, seul combustible, dont on comYnen-

çait à craindre l'épuisemenL Or, cetüe politique avant §ardiste devait faire école non seulement
dans les cantons, mais dans les pays immédiatemeut voisins. Tbutefois, cette revolution dans
les méthodes de travail fut beaucoup plus lente à intervenir dans I'est et le nord de l'Europe.
Ce n'est en effet que vers 183O en Autriche, 185O en Suède que Ia scie est adoptee en forêl peut
être parce que ces pays riches en forêts ne ressentirent pas comme ceux d'Europe occidentale

le risque de manquer de bois.

Ces resistances à la pénétration de la scie en forêt ont plusieurs cauaes. La première est peut
être le fait que les vols de bois étaient monnaie courante et que la scle, plus discrete que la
cognée, rendait de telles opérations plus faciles. A telle enseigne du reste qu'au XVIII" siècle,

comme le relève Andrée Corvol: «Tdut lwmnæ suryrris une scip ù, la, mnin, est suspect ana
gq,rdrietE, ilnbordés paî l,e flnt ilæ d,el;inqunnts lmWru*. L'inattpatti.on se hAfe. rwgligeont
l'absetwe de preuoes. La scin suffit àt, inîérer le d,éUt, yri/,ilège qu,e ne ytossèdn üu,cütù autre ùæ-

ttru,mnnttranchqnt, serpe, harh,e ou cognée", C'est la raison pour laquelle, chez nous aussi, on
punissait d'une a,rnende double un vol de bois si le délit avait étn commis avec une scie. Et cee

dispositions flgurent encore telles quelles dans notre loi forestière vaudoise de 1873!

Mais outre ce premier handicap, il faut reconnaître que l'usage de la scie n'intéressait guère
que le propriétaire de forêt Iæ bûcheron, lui, n'y voyait qu'inconvénients de toutes sortes:
D'abord, une scie coûtait six foie plus cher qu'une hache et elle exigeait d'avoir recours à des
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forgerons spécialisés. Ensuite, la scie imposalt une position accroupie inhabituelle et 1Énible,
génératrice d'an§loses et de fatlgues d'autant plus vives que la méconnaissance des techni-
ques d'aiglulsage obligealt à travailler avec des outils coupant mal. Et lorsqu'enfln on avait
reussi à améllorer senslblement son rendement, ce sont les prix unltaires qui étaieut revus à
Ia baisse de sorte que c'est le patron - et lui seul - qui en tirait bénéflce! Ce rapide bilan per-
met de comprendre pourquoi il fallut imposer aux bûcherons l'usage de cet outil.

Ja.l@b fuch dÊ Rwgemant et eo, scic cl@ntnntc!

Cetûe hi,stoire un peu inattendue de Ia scie
forestière nous entraîne tout naturellement
vers les ultimes perfectionnements générés

avant tout par le désir de s'affranchir des fati-
gfues et de la monotonie du mouvement lanci-
na,nt de va-etvienL C'est ver§ 1860 déjà qu'en
Amérique différentes machines sont testees
qui tendent à faciliter le travail du bûcheron,
machines sophistlquées et encombrante§,
cherchant à substituer la force de la vapeur
aux biceps de l'ouwier! C'est à cette même
époque qu'une firme new-yorkaise propose
une scie articulée libre, qui deviendra chaîne
de tronçonneuse, en 19O4, au moment oir on
l'aura munie d'un plateau-guide, dotée d'un
mouvement circulaire contlnu et d'un
moteur à explosion. Tlonçonneuses lourdes,
à deux hommes, servant exclusivement au
débitage d'abord, qu'on ne pouvait renverser
sans noyer le moteur. C'est gous cetûe forme
qu'elles arrivent en Suisse, verr 1940. Puis
elles se perfectionnerpnt et s'allégeront el
sen'ies par un seul homme dès 1955, elles
vont revolutionner l'art du bûcheron.

Mais si tout cela peut se raconter sarrs peine, ; n " s'efforce de faire notre cahier 15, il n'est
giuère possible de le présenter dans une expositlon. La nôtre va donc se polariser sur ce qui est
plus directement üsible et démontrable, soit sur une tlpologie de la scie:

Ce sont tout d'abord les scies montées, dout la la,me, étroite et flne, est maintenue sous tension
dans un cadre fermé - et ce sont les grandes scles des scieurs de long - ou dans un cadre
ouvert - et l'on débouche sur les nombreuses sortes de scies d'atelier: à traverser, à refendre,
à araser ou à chantourner. Cela nous conduit tout naturellement aux scies à découper de mar-
queteurt, de bricoleuns et de constructeurs de modèles reduits, scles pouvant être indépendan-
tes ou montées sur tables, elles.mêmes fixes ou transportables.

Ce sont ensuite les scles à la,mes libres, non tendues, avec la ga.rnme impressionnante des passe.
parÛoul à un ou à deux hommeq avec dos erninci§, dents de loup, triangulalres ou oglivales,
contiguës ou avec genclves, deuts en M ou dents rabot liglne des dents cinffie ou droite, poi.
gnées amovibles ou non. Puis viennent les égoines, larges et minces, les scies à guichet étroites
et pointues pour pénétrer dans les pertuis en trous de oernrre, mais épaisees pour évlter
qu'elles ne plient; les scies à dos r€nforcés, pour les travaux de précision, avec la grande fa,nnille
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des ragasses, de facture artisanate, aux formes élégantes et peu conventionnelles parfois, et
celle, plus sobre, des scies à pla,cage surprenantes avec leurs petites dents couchées, conver-

§eantes vers la dent triangulaire droite du centre...

Et nous arrivons aux scies particulières: les circulaires, bieu sûr, avec leurs dents agressives

en becs de perroquet mais qui exisent le moteur, et les petites aussi, manuelles, à manivelle,
qu'utilisaient les menuisiers pour la pose des gonds de porûes ou fenêtres, dites scies à flches.
Et puis encore ces scies articulées du début du siècle, conçues pour l'armée française, inspirées
peut-être par ces scies "chapardeuses" qu'on pouvait glisser üscrètement dans une poche et
inspiratrices sans doute des scies à chaîne des futures tronçonneuses.

L'expositiou se doit de montrer également le materiel d'entretien des sciesr les tourne-à-gauche
à paletûes discoïdes ou rectangulaires, avec ou sans système de butée, et la foison inconsidérée
des pinces d'avoyase où l'i:magination des inventeurs a multiplié de façon parfaitement g!ra-

tuite les sysêmes et les mécanismes pour obtenir des résultats totalement identiques, ce qui
est un cas à notre connaissance unique dans les annales de l'outillage!

Et Iorsque la scie sort du bois, elle est contrainte d'adopter des formes qui, sans être fondamen-
talement différentes, sont toutefois adaptees aux matériaux qu'elles dewa ag;resser: que ce soit
la glace, l'os ou le métal. Mais elle est susceptible aussi, contre toute attente, de s'immiscer dans
le domaine de I'art - de l'art populaire plus particulièrement - car ployée en S, la lame
de l'égoïne, caressée par petites touches à I'aide d'un archet de violon, voire d'un mrlgaire
manche de balais, émet des sons flûtés tnès clairs qui tissent une mélodie se faufllant
habilement dans le tissu des bals champêtres, avec I'appui du piano, de l'accordéon et de la
contrebasse.

ole tronc d'un chàne tou,rtywnte en ruclus ilps lorces qui aou,haitent d'être ivwbran'
tabl,es. C'est une gffanne image il,e l'fuwgi.e',"

Gaston Bachelard

"La Terre et les rêoerins d,e la t:olonü"

"Car a,iyæi qlue dc l'arbrq tu ne suis ri,en dn l'lwmtne si tu l'étales dan* sa durée et

le ùistritvue d,ans ses diffiéremnes. L'arbre m,'est point sewwntq pwis tige, çruis tronc
fleaibte, fluil bok mort. I1 n e laut poitrtt le d,iuiser çtour le conna,ître. L' arbre c'est cette

yru,issance ry;i lentemcnt épotoae te sic,l."
A. de Saint Exupéry

oCitadnlle"
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Et à Saint'Georflfe?
par fu,ul Manrwy

Saint'George, altitude 950 m, est un vilage essentiellement agricole et foreetier du Jura vau.
dois. Il compte 5OO habttants et ee déroule confortablement le lon§ de la rpute de Gimel .

Longimd sur un plateau verdoyant salué par le lac, le massif du Mont'Blanc, les Dent§ du Midi
et lee Diablercts.

De tout temps, ce plttoresque village a attiré des coynrnerçants ainsi que d'habiles artlsans qui
ont prospér€ et se sont appliqués à utlllser intelligernrneut les matériaux et l'énergle locaux,
les transporta hlppomobiles de l'époque n'offrant que des possibilltée llrnlteee. Par bonheur,
on retrouve aqJourd'hul d'intéressa^trts veetlges de plusleurs anclens métiers et d'i:rdustries.
Ausoi quelquee vlllageoio nostalglques et ingénleux se sont-lls interessés aux traditlons artisa-
nales et prirrent l'inltiatlve de restaurcr cee richeesee hietoriquee. C'est alnal qu'en 1985, la
Flondation pour la sauvegarde
du patrlmoine artisanal se

constitua et établit un premler
chantier visa,tlt à redonner vie
tout d'abord à I'ancienne scle-
rle du vleqx 6ssün, équipee de
scles à cadre mues par une noue
hydraullque d'un diamètre de
6,5 m, qui animait aussi une
batteuse à céreales. On trouve
également les traces d'un très
anclen moulin qui, en 1548,
devait fairc partie du bâtiment
d'origine.

N'oublions pas que cet ensem-
ble a pu être consütué gfâce à
la précieuse eollaboration du
Service cantonal dee Monu-
ments hiotoriques, de la Loterle
romaude, de I'Arboretum, qui
flt don d'une partie des ou-
tils expoeés; grâce aussi au
dévouement des membr€e du
comlté, du propriétaire, de quel-
quee fldèlee vlllageois et gen§

d'allleuro, quatre ans durant,
pourattelndre flnalemenl le 24

Juin 1989, Ie but visé, soit
I'inaug;uration de cet eusemble
restawé.

Pour ceux que cela intéreese, les
détaile historiques et techul-
ques flgurent dane le Ca,hier du
Musee No 8.
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Quittons maintenant la vieille scierie pour nous rendre de I'autre côté du vallon de la Saubret'
taz, en direction du lotissement de la Côte Malherbe. On trouve, en lisière de forêt, un ancien
four à chaux datant de 1857. Jusqu'en 1990, ce four n'était que ruines. Elles méritaient I'inter'
vention d'uue équipe de bénévoles aux bras solides pour leur rendre vie. Aujourd'hui, c'est

chose faite. Iæ væu de l'ancêtre délabré a été exaucé. non sa,rrs peine! Ce sont en effet plus de

3ü)O briques réfractaires qu'l1 fallut remplacer, apnès avoir reconstruit le mur de base et opéré

bien d'autres travaux utiles à la cure de rqjeunissement Avec bien entendu un petit musée bâti
sur l'emplacement des anciens dépôts de chaux vive.

Ainsi, le 25 août 1991, aunée commémorative de la Confédération, en étroite collaboration avec

la commuue, la Fondation a-telle fait reviwe ce vieux four en lui ingürgitant 30 m3 de pierre

calcaire à 96%, mitonnée ensuite par le feu nu, brûlant jours et nuits pendant une semaine,

alimenté par45 sterps de bols, des équipes de volontaires se relayant 24 heures sur 24 sans dis'
continuer. Feu d'enfer atteignant une température osci.llant entre 800 et 1OOO de§rés, jusqu'à
Ia transformation des pierres en chaux vive. A l'époque, cette chaux rempla,çait le ciment
comme liant pour la construction des maisons nota,rnment; on I'utilisait aussi pour la désin'
fection et le blanchi:rrent des locaux ou pour Ie chaulage des terres.

Il ne reste plus qu'à se rendre au chalet de la Saint George pour y trouver l'emplacement du
prochain chantier! Entre 1704 et 1738, ce sont les verriers qui utilisèrent l'énergie forestière

du lieu. Le bois servait à chauffer sable siliceux, potasse, chattx, etc. en vue de I'obtention du
verre que I'on soufflait ensuite pour façonner les récipients ménagers. On voit' près du chalet
en question, les vestiges de nombreux fours verriers et même les ruines de bâtisses destinées

au logement du personnel de l'époque.

Ce prochain chantier va s'échelonner sur plusieurs années et fera I'objet d'une étude archéolo'
gique. Avis aux bonnes volontes! Cet étn déjà, le comité de Saint-George se prcpose d'or§aniser
une visite des lieux, le sarnedi 26Juin f993. Départ sac au dos, à t heures du matin, avec visite
également de la glacière de Saint Geor§e. Une modeste contribution sera demandée en faveur
de la Fbndation. On est prié de s'inscrire dès maintenant à I'adresse suivante: Paul Monney,

1261 SainüGeorge. Té1. (O22) 368 L5 27.

Vlsltes publiquea dee lnstallations, en 1993 (de 14h à 17h)

samedi 1"" mai
dimanche 6juin
sa,medi 3 juüet

dirnanche I août
samedi 4 septembre
dimanche 3 octobre
dimanche 7 novembre
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IJne nouvelle maquette
au Musée
par J.-E Rabqrt

Dans notre Bu"tlatin N" 20, de 199O, nous avions tenu à
faire connaître l'origine et les auteurs dee trois maquetûes
que nous possédons et qui sont exposées de façou penna-
nente. Or, grâce à Mme et à M. G. Feller-Ketterer, de Préve-
1sn8€s, une quatrième maquette, fort différente des trois
autre§, est venue enrichir notre patrimoine, en février
1990 déjà.

Elle fut realisée par M. Arrnand Grosclaude, un parent de
Mada,rne Feller. Né en 1885, il était tourneur de son métier
et travaillait pour le compte de l'entreprise Dubied SA, de
Couvet qui I'envoya en Grande-Bretagne. Il eu ramena
son épouse, mais aussi l'image de cetûe ég;lise qu'il
devait reproduire, plus tard, en modèle reduit - sorte de
chef d'æuvre de compaglnon - mais une église dont on n'a hélas pas pu trouver où se cache
l'originall
Cette maquetûe tout à fait remarquable flrt construite apres la Seconde Guerre mondiale, proba-
blement entre les années 196O et 1970. Précisons que toutes les pièces tournées I'ont éte sur
un tour à vie-mère construit lui aussi par M. Grosclaude lui-même. C'est en 1970 qu'il devait
décéder sans avoir pu achever son (Euvre du fait de la maladie. Le mécanisme de la sonnerie
insta[ée dans les deux tours en effet n'est pas opérationnel, pas plus du reste que l'installation
d'éclairage à tension reduite qui devait illuminer I'intérieur du bâtimenL Mais cela n'enlève
rien à la perfection de cette reatisation que nous nous rejouissons de pouvoir expose4 mainte-
nant qu'elle a pu être mise à I'abri de la poussière sous sa coquille de verre.

Armand Groaclau.dn

Un rêae deüenu téaliü!
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ngffiÊ3ti",
et de I'industrie du bois

I.gg1

Comrne chaque année notre agenda
sortira de presse en novembre, n'atten-
dez pas au dernier moment pour le
commander.

Outrc le calendrier-agenda, il contient
une llste nominative du personnel
forestler, une quantlté de renseisne-
ments techniques (nombreuses tabel-
les), un abrégé de sciences naturelles,
etn, 432 pages de précleux renselgne-
ments.

Pour I'obtenir, il vous eufnt de nous
adreseer votre ordle par le bulletin de
commande ci-dessous.

L'agenda vous Bera envoyé contre rem-
bourremenL

Nom et prénom:

Domicile:

Nombre d'exemplairee: .......

Aglenda fonestler:

Pnessee Centralee Laueanne SA,
case postale 3513, Rue de Genève 7,
1(X)2 Lausanne, téI. O21-2O 59 Ol

ARBRES,

GRAINES

ET FLEURS

ENVIRON-

NEMENT

MEILLEUR

MEYLAN PÉPIITIIÈRES

GENTRE
DE JARDINAGE
Rte de Prilly - 1O23 CRISSIER

Tét. o21-6353334

ffi,ùi
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Recueil des balades
en forêts carrtonales vaudoises
Ce recueil contient 13 fascicules décrivant chacun une balade dans une forêt cantonale vau-
dolse avec textee, itinéraires et illustrations, de même qu'un aperçu de la forêt vaudoise.

Il peut être commaudé aupres du Service cantonal des forêts et de la faune
Caroline 11 bis - 1O14 Lausanne - Té1. O2L-9L661 47 au prix de F.r. 60.-

Chaque fascicule peut être obtenu sépa,rément au prix de Fr. 5.-

Jura Plateau

1. LES BOIS DE BONMONI 8. LES GRÈVES DE CORCELETTES

2. I,A FORÊT D'OUJON 9. LE BOIS DE CHARÀTONTEL

3. I,A FORÊT DU GRAND RISOI]D IO. LE VALT,ON DES VAUX

4. I,A FORÊT DU MONT CHATIBERT 11. LE BOIS DE SUCHY

5, LE DOMAINE SYLVO-PASTONAL ,.2. T,AFORÊT DU JOR"4,T

DE BEL COSTER

Pied du Jura Préalpes

6. LE BOIS DE FOREI,ROMAINMÔTIER 13. IÂ FORÊT DI,L'ALLIAZ
7. LE BOISDE SEYTE

Alpee

(À penaÎrnn)

à découper

BIILLETIN DD COMMANDE à retourner au: SERVICE des nORÊml
Carollne 1l bis
IOl4IIIU§ANNE

Iæ sousslgné
NOM PRÉNOM ADRESSE

Lieu, date et signature:

fascicul{s) No



Fondation pour la sauvegfarde
du patrimoine artisanal - Saint'Georgle

MUEée du Moulln de Satnt C'€orge
et four À chaux

Mes ouaertes dp 74k d 77h

1993

DémonEtretion du fonctionnemeBt
des machhes à 15h et l6h

§amedl
Dimanche
Sa,medi
Dllnâûche
§arnedi
DùBalxche
Dlmanche

I
6
3
8
4
3
7

ma.l

Juln
JuIlet
aott
§eptembr€
ostobre
novembre

Ren8eunement8 et vlsltes de groupe8 aur rende?voua:
M. P&ul Monney, té,. 02%g6A fi 27

Noug lous iN'itons cordialement à inE€rir€ vos amiE, vo8 paJent§, à nous soutelrir en devenant
membrea de notre Associatlon et à remplir le butletin d'adhésion cl-de8sous.

Bulletin d'adhésion à l'Arboretum
IÆ (B) sou8suné (e) demânde Bon ln8cripüon en quallte de:

' Membrc lndh'lduelr CoupleI Membr.e collectlft Cômmurre8
' Membrc lndh'lduel à r,le. Membrc bienfalteur

coti8adon annuelle
cotlEadon aJonuelle
codaafloro allnuelle
cotl,8âdon amuelle
cotl8aflon uldque
cod8adon unique
ou a,nllueUement penda,nt l0 an8

rt 30.-
50.-

200.-
200.-
t00.-

10 000.-
l 000.-

Il s'engage à ce titre à verEer une coüaaLion . &nnuelle ou . unique (membre à vie ou bienfal-
teur seulement), de

I'r, DON rt ' Bllïer ce qul De coDvleBt pa&

NOM (ou ralEon ôoclele)
Prénom
Rue et Nc
NPA et LIEU
PmfeEElon

Signature:

Cou1rcn à découper et à r,etourner à:
A§§OCIATION DE L'ARBOR,ETUM DU VALION DE L'ATJBONNE
En Ptaü.1170 AIJBONNE (té1. 021-8085183)

Date:



Reliures
pour bulletins annuels de l'Arboretum
et catriere du Musée du bois
Nous avons le plalelr de proposer à nos membres des neliures pour assembler les bulletins
annuels de I'AAVA (9 par reliure) et les cahiers du Musee du bols (9 pa,r relture).

Reliures pour bullettns annuels:

prix nel ftals d'expédltlon compris:

Rellures pour eahlere du Mueée:

prlx net fraie d'orpédlüon comprle:

IT. 12.- plèce
FT. 2O.- lee deux

FT.18.5O pièce
Fr. 32.- les deux

à découper

NOM et PRENOM

ADRESSE COMPLÈTE

déslre qu'on lul adresse:

* 1 reliure pour bulletln AAVA à tr.r. 12.-

* 2reliules » » , àFr.20.-

* I reliure pour cahiers du Musée à Fr. 18.50

* 2reliures » » » » àFr.32.-

que Je réglerai par bulletin de vensement CCP.

Cou1rcn à renvoyer à ARBOREIUM
p.a" §EIIVICE CÂ!ü\ONAL DE§ r\OnÊTÉt

Carollne 11bls - 1014II\USANNE

Date:



Publications de l'Arbonetum et du Musée du bois
Iæ (a) souseigné (e) NOM

pnÉNou
upe r,ocer,rtÉ

çSrrnrnande3

Publlcaüons de I'Artoretum
Calrler No I «Iæs Roses de l'Arbor,etumt
Plaquette *§pécial 2O ans,
Plan dépltant de I'AAVA
Güde d'arborlsaüon
Rellure pour I bulletlns nnnusls
Ilouble rellure

Pub[caûlons du Musée du bois

Ca,hler 1 «Rabots»

Fr.

,t

,,

5.-
3.-
rr_ _
3.-

12.-
20.-

f'r. 10.-
" 10.-

t,

10.-
10.-
10.-
10.-
10.-
10.-
10.-
10.-
10.-
10.-
10.-
10.-
10.-
8.-

10.-
8.-

18.50
32.-

Cahier 2 «Florêts,

Cahler 3 *Flourches et râteaux,
Calrler 4 "Clé pour rabots"
Cahier 5 «Vieües bornes,
Cahler 6 «flontaines"
Ca,hier 7 «Marûeaux»

Calrler 8 "$clerie,
Calrler 9 «Tbvlllonnagle»
Cahier 10 *Symboles"
Cahier 11 «Plègles dane la ferme»
Calrler 12 <Le Silex et la mèche,
Cahler 13 "L'Hermlnetùe et la hache»
Cahier 14 *Fers à gaufres et à bricelets,
Cahler 15 *Les Scies,
Gulde du Musée
Fhsclcule «Il y a souris et sourls»
Pilr's du Musée
Reliurc pour 9 cahiens du Musee
Double rellure

+ Frais d'ex1r,édltion

Ilotal Fr.::
n'étant pas errcore souscripteur r{gpüer, tl déelre qu'on lul fasee panrenlr sarrs autüe les
prochalnes publlcations :

- de l'Arborctum

- du Musée du bois

Date: Signature:

SER\rICE CANT\ONAL DES FORÊT§I
Caroline 11bis - 1014IÂUSANNE

E oul E non
E our E non

Bull,etin à retou,rnsr ù,:



Membres du Comité de I'AAVA 1990-1993
AIIBERT Pierre, ancien Conseiller d'Etat, Aubonne
BADAN René, Ingénieur forestier, représentant de la Ville de Lausanne, membre d'honneur
BAVAUD Jean, Pépiniériste, Echallens
BEER Roser, Directeur des espaces verLs et de I'environnement de la Ville de Genève
BIERI Marcel, représentant de la Commune d'Aubonne
BOCCARD Geor§es, Pépiniériste, représentant de I'Etat de Genève
BREGEON Henri, Pépiniériste, Renens
BRIOD Robert, ancien Directeur de I'OVCI, Lausanne, président
BRUN Jean-Pierre, Directeur de la SEFA, Aubonne
BUJARD Philippe, Chef du service technique de I'EPFL, Saint-Sulpice
CHAMOT Jean-Daniel, Fbndé de pouvoir à la BCY Lausanne
CHEVALLAZ Edmond, A§riculteur, Montherod
COLLET Jean-Pierre, Préfet du district d'Aubonne
CORBAZ Rog"r, D'ès sciences, Pran§ins
CORNUZ Louis, Professeur, Genève, membre d'honneur, vice'président
FELIX Eric, Notaire, Aubonne
GAR"DIOL Paul, Ingénieur forestier, Aubonne
GERBER Alfred, Surveillant de la faune, Gilly
GOI.AZ Monique, Secrétaire, Lausanne
GRAF Jean-Paul, ancien Inspecteur fédéral des forêts, Château-d'(Ex
HAINARD Pierre, Professeur de §éobotanique, Dorigny, secrétaire
HALLER Benjamin, Directeur Mi§ros \rD, Saint-Sulpiee
HERBEZ Georgles, Ingénieur forestier, chef du Service cantonal des forêts, Lausanne
JOLY André, Ingénieur forestier, adjoint au Service des forêts de Genève
KUR§NER Gilbert, Syndic de la Commune de Montherod
MASCHERPA Jean-Michel, Directeur du Centre Horticole de Lullier
MAIHIS Roger, Pépiniériste, Chavannes-Renens
MONNEY Paul, President du comite du Musée de I'Ancienne Scierie de Saint-Geor§e
MODOUX Albert, Architecte-paysagiste, Renens
NEUENSCHWANDER Jacques, Intendant de la Place d'armes de Bière
PELLET Bernard, représentant de la Commune de Saint-Livres
PITTET Jean-Louis, Syndic, Bière
REBER Jean-François, représentant de la LVPN, Bercher
REITZ Jean-Pierre, Conservateur de la nature, Jouxtens
ROBERT Jean-François, Ingénieur forestier, Lausanne
STEBLER Jacques, Inspecteur fédéral des forêts de la Suisse romande, Lausanne
STRAEHLER Uli, Inspecteur forestier, Morges
de TOLEDO Jean, Pharmacien, Genève
TREBOUX Eric, Inspecteur forestier, Bassins
ZIMMERMANN Daniel, Ingénieur forestier, adjoint au Service cantonal des forêts, Lausanne

CONVER§ Paul, Préfet honoraire du district d'Aubonne, Membre d'honneur

Quelques adresses utiles:

- Pour tout renseignement ou visite. s'adresser à:
Monsieur Jean-Paul DEGLETAGI\'E - ftrant AAVA
En Plan - 1170 AIIBONNE tel. (O21) BO851BB

- en cas de non-réponse:
Mademoiselle M. GOLAZ
service cantonal des forêts'caroline 11 bis' 1014 LAUSANNE tel' (O21) 3166147

Fax (O21) 3166162

OT.IVERTI]RE DE L'ARBORETI]III :

L'Arboretum est ouvert toute I'année. Entrée grâtuite.
Le Musée du Bois est ouvert tous les dimanches après-midi, de 14hOO à 1BhO0, d'awil à fin
octobre. Entrée gratuite.



t


