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Fondation de l'Arlooretum du Vallon de l'Aubonne
ST,flT]TS

Article prenûnr. - Dérutminatinn
Sous Ia dénomination "Fondation Arboretum du Vallon de l'Aubonne", il est créé une fondation au sens
des articles BO et suivants du Code civil suisse.

Art'icle 2. - Si,ège
Son siège est à Aubonne.

Arti,cle 3. - But
Le but de la fondation est de créer, développer et gérer un arboretum dans le vallon de l'Aubonne, dans
un but scientifique (tant pour Ie public que pour les milieux professionnels), éducatif et récréatif.
Elle remplit son but par les moyens que son conseiljuge appropriés et peut entreprendre toutes activites
accessoires de nature à favoriser son trut principal.

Article 4. - Capitttl
La fondatrice attribue à la fondation un capital constitutif de 84500O fr. Outre cette attribution, la forrda-
tion disposera des revenus de ses biens et de toutes les prestations et sommes qui lui seront attribuées à
titre gratuit par donation entre vifs ou pax testâmenL
Le Conseil de fondation peut disposer de tout ou partie du capital de la fondation pour réaliser le but de
celle-ci.

Article 5. - Conseil de lond,ation
La fondation est administrée par un Conseil de fondation de 7 à 25 memk»res, dont les premiers sont dési-
gnés par le comite de direction de I'Association de l'Artroretum du Vallon de I'Aubonne.
Les membres sont nommés pour trois ansi ils sont rééligibles, et doivent être en principe membres de
l'Association de I'Arboretum.
La désignation de nouveaux membres, comrne la réélection des anciens, sera assurée par le Conseil de fon-
dation, ou à défaut par l'autorite de surveillance.

Artticle 6. - Compétences du Conseil
Le Conseil a toutes les compétences nécessaires pour réaliser le but de la fondation.
Il décide également de toutes les autres questions intéressant la fondation, entre autres: de I'administra-
tion de la fortune, de l'augmentation et de l'utilisation du capital; de I'acha! de la construction et de la
vente d'immeubles; de la constitution de tous droits réels ou personnels; de l'éIaboration de tous règle-
ments internes. etc.
Le Conseil peut déléguer ses pouvoirs à une ou plusieurs commissions spéciales.

Article 7. - Organisattion, signature
Le Conseil de fondation se constitue lui-même. Il administre la fondation et prend toutes dispositions utiles
à la réalisation du but de celle-ci. Il se réunit aussi souvent que cela est nécessaire. Ses décisions sont prises
à la majorite absolue. Le président vote également eü en cas de partâge des voix, il décide.
Le Conseil de fondation ne délibère valablement en séance que si trois cinquièmes des conseillers sont
présents.
Il est dressé un procès-verbal des décisions du Conseil de fondation, qui est signé par le président et le
secrétaire.
Tbute proposition sur laquelle tous les membres du Conseil de fondation se sont prononcés par écrit équi-
vaut à une décision régulièrement prise en séance de Conseil. Le Conseil de fondation, qui représente la
fondation vis-à-vis des tiers, désigne les personnes qui engagent valablement la fondation pax leur signa-
ture individuelle ou collective.
Il établit au trente-et-un décembre de chaque année un compte rendu annuel qui renseigne sur l'état des
biens et I'activite de la fondation, et qui est soumis à I'autorite de surveillance.
Article 8. - Cnntrôle
La fondation désigne chaque année un ou plusieurs contrôleurs des comptes pour la véri{ication de ceux-
ci. Ils présenteront un rapport écriL

Arücle 9. - Camptes
Le trésorier rend annuellement ses comptes dans les trois premiers mois de l'année.
Les comptes sont clos chaque année au trente-et-un décembre.
Le trésorier établit chaque année un tludget pour I'année suivante, qui doit être approuvé par le Conseil.

Article 1O. - Dksolutiom,. Liqtid,ation
La fondation est dissoute de plein droit lorsque le but a cessé d'être réalisable.
Sauf décision contraire de I'autorité de surveillance, la liquidation a lieu par les soins du Conseil de
fondation.
Le solde actif sera remis au Conseil d'Etat du canton de Vaud, pour être a,ffecæ à un but analogue à celui
poursuivi par la fondation.

Aubonne, le 9 novembre 1973.



Arlooretum
par J'E Robert

C'est une collection d'arbres et d'arbustes, réalisée en plein air, et permettant l'épanouisse'
ment de chaque individu.

Les objectifs, lorsque l'on crée un tel musée de I'arbre, peuvent être d'ordre scientifique ou

d'ordre esthétique, l'un n'excluant du reste pas l'autre. Mais il est nécessaire de définir quelle

priorité on entend donner, car I'ouvra§e fini sera fonction de cetÙe détermination. Ainsi, une

option scientiflque va irnposer la creation de groupes d'arbres de même espèce (pour transcen'

der I'individu) et la répétition de ces groupes (pour éviter des erreurs dues à un ou des facteurs
purement locaux). Cetbe même option scientifique imposera I'installation de serres, de labora-

toires, ou la connexion avec un institut, la mise en place de dispositifs spéciaux d'étude aussi,

et l'éloignement du public qui pourrait perturber ou entraver la recherche.

De son côté, l'option esthétique va conduire à des groupements de végétaux tenant compte plus
des formes et des couleurs que des origines ou des parentés, prenant en considération les

dimensions des espèces en présence et leur repartition dans l'espace; ceci pour un public nom'
brelx de promeneurs arnoureux de I'arbre, quelqu'en soit le nom latin ou la variéte botanique,

ce qui n'exclut nullement la curiosite qui, en général, s'arrête âu genre ou à l'origine géogra'

phique. Mais les résultats d'observation scientiliques seront plus aléatoires, et les conclusions
del'ront être prudentes en proportion!

I-a fem Stcüler telle qt'elln étuit m mrnwnt d2 l'orhaï
Dms I'ongle suyt gtntchn: ta premiZre gtpinî,tre; a,u milim, en h'a,ut' la creuse ilu premi,et étang.

(Plnto prise en 7970)
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A Aubonne, c'est la volonté de construire un ensemble pour le bonheur des citadins qui a pré-
valu, c'esüà-dire que le souci prioritaire fut d'ordre esthétique. A cet effet, les arbres ont étn

rassemtllés en petits massifs plus ou moins linéaires ou lenticulaires, disposés dans le sens de
Ia pente, et séparés les uns des autres par de généreux couloirs herbeux destinés à rester
ouverts, a,fln que le regard puisse toujours s'échapper et que le promeneur ne se sente ja,rnais
enfermé. Seule concession à la "connaissance», les §roupes de végétaux sont constitués en prin-
cipe par la même essence: les bouleaux ici, les hêtres Ià, les vinaigriers ailleurs, ce qui permet
des comparaisons intéressantes entre proches parents d'ici et d'ailleurs, tant pour Ie profane
que pour le spécialiste. Les masses végétales sont installées en principe sur les ondes naturelles
du terrain, de manière à en accentuer le relief. Ainsi, les artrres destinés à devenir les plus
hauts sonüils disposés sur les crêtes ou sur le dos des vagues, et les espèces de moindre gran-
deur sur les flancs, afln que les couronnes ne se §ênent jamais, que les frondaisons montent
à l'assaut les unes des autres, et que le boqueteau constitue, flnalement, un tout harmonieux
et cohérenl

Comme notre Arboretum se veut parc public, anénagé pour la promenade et la rêverie, des
étangs - 4 en tout - ontéte aménagés, que traverse le reflet silencieux des nua§es et qu'anime
la trajectoire tangentielle d'une carpe paresseuse... Une libellule verte, au vol d'hélicoptere,
médite face à un roseau... Une buse en chasse piaille au loin... Un pic égtène sou rire chromati-
que dans la forêt toute proche...

Le vallon, orienté nord-ouesUsud-est, a éte taillé dans la moraine par la rivière qui s'est frayé
un chemin au gre des moindres résistan-
ces des materiaux. De 5OO m d'altitude à
l'aval, on girimpe jusqu'à 670 m au Camp
Romain d'une part ou sur les lèl,res des
plateaux de Saint-Lilres et de Montherod
d'autre part Ainsi se délimite un périmè-
tre idéal de quelques 2O0 ha, dont la moi-
tié seulemen( pour l'heure, est disponible.
51 ha appartiennent en effet à la Fbnda-
tion de l'Arboretum (FAVA), 47 autres ha
ont étn mis à disposition gf,atuite de
l'Arboretum par les communes voisines,
par la Sociéte des forces motrices de
l'Aubonne et par l'Intendance de la Place
d'armes de Bière. Les acquisitions ont pu
se faire au prix moyen de 1fr.17 par m2.

Sept km de chemins de base et de chemins
secondaires ont été construits pour desser-
vir l'ensemble du domaine actuellement
arnénagé, à quoi s'ajoutent 3,5 km de
sentiers. Deux parcs à voitures gaxan-
tissent la quiétude dominicale des prome-
neurs et visiteurs; quatre ponts ou passe-
relles permettent de franchir les cours
d'eau; un refuge en bois rond, sorte de
cabane de trappeur ouverûe à tous, permet
aux visiteurs les plus audacieux qui n'hé-
sitentpas à allerjusqu'au Bois Guyol sous

Le ptmt «Ptutl Mo,rtin"
mec dnnl lÆ lùnd. La leme Wütrich,

(Phota J.-F. IL, aüril 1974)
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la Place d'a,rmes, de s'abriter en cas d'ora§e ou de faire une brève pause avant le retour.

Quant aux plantations elles-mêmes, elles comportent quelques 3000 plants de collection qui
concernent environ 2OOO espèces et variétés, provenant toutes ou presque de l'hémisphère
Nord. Car le souffle froid du Jura reste le facteur limitant C'est aussi du même coup le garant
de I'aspect ori§inel du vallon, malgré l'introduction de tant d'espèces végétales qui nous vien-
nent d'Asie ou d'Amérique. Les extravagances exotiques sont proscrites, de sorte que les collec-
tions seront contraintes de s'adapter ou plutôt de s'intéglrer à nos paysages, sans les trahir.

Les collections végétales se sont enrichies, au fil du temps, de quelques spécialites: tout d'abord
la très belle foison de roses sauvages qui habille les talus secs à I'amont du pont couvert dans
le secteur du Bois GuyoL Elles font le bonheur, tant par leurs fleurs si diverses que par leurs
ftuits, des spécialistes qui savent comme des promeneurs qui découl'rentpar inadvertance ces

trésors inattendus. Plus loin, dans les prairies à genér.riers, les orchidophiles onl eux aussi,
trouvé Ie lieu propice pour servir d'asile aux bulbes sauvés lors de §rands ou de menus travaux
du génie civil, aux bulbes de cette fa,rnille mysterieuse qui exige I'absence totale de fumure ou
d'engrais et la présence secrète des mycorhyses, ces champignons microscopiques indispensa-
bles à leur survie.

La transformation de la ferme de Plan en Centre de gestion et d'accueil, l'équipement progres-
sif du Musée du bois, l'arnéna§ement de Ia terrasse avec ses tables et ses bancs rustiques pour
le pique-nique, la realisation du vaste proglramme de mise sous terre de toutes les lignes aérien-
nes - électriques ou téIéphoniques - qui tissaient leur réseau arachnéen au-dessus des cou-
ronnes, sont autant d'investissements qui ont pro§ressivement donné à I'Arboretum son
aspect actuel, tandis que, de leur côté, les plantations prenaient du corps et que s'esquisse la
silhouette de ce que sera l'Arboretum du cinquantenaire!

Lo cnwÊctÎon encrre jeunz dzs cerisiera ù fleurs. (Pfuta D. Z.)
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N'oublions pas de mentionner encore ces deux nouveaux secteurs que sont le verger d'autre-
fois, proposé au comite de I'Arboretum par M. Roger Corbaz en décembre 1975,etlaréalisation
des écotypes confiés à M. Sylvain Meyer dès 1976. Ces deux secteurs faisant l'otrjet d'articles
séparés ci-après, nous ne les mentionnons ici que pour mémoire.

Restent deux questions encore auxquelles il paraît utile de répondre pour que le rapide pano-
rama que nous venons de tracer soit suffisant et que le lecteur non prévenu ou non initié ait
du sujet une vision complète, bien que sommaire.

La première des deu-x questions est celle de I'origine des plants. La plupart d'entre eux provien-
nent de graines obtenues, en général gjracieusement, par I'Université de Lausanne qui entre-
tient d'excellentes relations tant avec les instituts spécialisés du monde entier qu'avec les socié-
tes dendrologiques. Ces graines sont ensuite semées dans les serres de l'Ecole d'horticulture
de Lullier, Genève, qui met ses installations et ses compétences à disposition de I'Arboretum,
depuis la création de ce dernier et de façon tout à fait désinteressée. Lorsque les plants sont
assez vigoureux, ils sont transplantés dans la pépinière d'acclimatation et d'attente que notre
gérant exploite, à proximite du Centre de §estion.

La seconde question concerne les finances. L'Arboretum a bénéficié, au départ, d'un montant
de 26O0OO fr. prélevé sur le Fonds cantonal de boisements de compensation, car la construction
de l'autoroute Lausanne-Genève avait entraîné le défrichement de quelques 112 ha et la Confé-
dération avait admis que 20 d'entre eux puissent être pris en compte au titre compensatoire
sous forme d'arboretum. Puis une entreprise de machines-outils accepta, pour pouvoir exploi-
ter un chantier de démonstration à proximité, de contribuer à la restauration du paysage par
une somme annuelle importante versée à l'Arboretum.

En parcourant les archives, on se rend compte que la recherche de ressources nouvelles fut une
préoccupation constante du comite. En effet" les cotisations ne représentenl en 1988, que quel-
ques 60OO0 fr., à quoi s'ajoutent les 5OOO0 fr. de l'Etat de Vaud et les 10OOO to de l'Etat de
Genève versés au titre de subsides.

Les dépenses annuelles, coût d'exploitation et investissements, ont éte en moyenne de l'ordre
de 25OOOO fr. mais ont atteint 4OOOO0 fr. en 1987.

C'est dire que le budget de I'Association de I'Arboretum (AAVA) n'est garanti que dans une pro-
portion qui reste inférieure à la moitié du programme moyen de dépenses. Le reste a éte
jusqu'ici couvert par des dons extraordinaires, par les subsides fédéraux et cantonaux accor-
dés au titre "forêts" ou «protection de la nature" lors de la réalisation des étangs, de la création
de routes ou de ponts par exemple, ainsi que par la vente du produit des coupes d'éclaircie dans
les forêts qui sertissent les collections.

Grâce à une motion déposée devant le Grand Conseil vaudois en septembre 1987, le canton a
décidé d'accorder à I'AAVA une sutrvention annuelle non plus de 50000 fr. mais de 200000
francs dès 1989. Avec cet apport bienvenu, on peut admettre que le bud§et de fonctionnement
de l'Arboretum est couvert et que les dons non budgetes pourront être affectés aux investisse-
ments ou aux extensions de propriété.

Mais il serait faux de terminer ce bref exposé sans faire mention de ce qui est peut-être la carac-
teristique majeure de cette institution et qui s'appelle bénévolat. Tbut en effet est réalisé sur
cette base: que ce soit I'accompagnement des groupes de visiteurs, les prestations du comité,
le gardiennage du musée, le service de la buvette, la rédaction d'articles de presse, I'organisa-
tion de manifestations ou d'expositions, la participation à des journées de plantations ou de

terra,ssements, tout est fait gracieusement par des membres bénévoles qui donnent leur temps,
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leurs peines ou leur savoir pour que l'Arboretum vive et proglresse. Ces prestations chiffrées

peuvent être estimées à quelques 5OOO heures de travail par année!

A une époque où tout se vend ou s'achète, il est précieux et même original de trouver un lieu
privilégié où tout se donne! C'est aussi un apport non négligeable de l'Arboretum à notre

société.

Au frl des années
L,histoire de l'Arboretum d'Aubonne est en fait une histoire complexe car elle en comporte

plusieurs qui se sont développées parallèlement et qui touchent de nombreux domaines: à

commencer par l'histoire de I'entrée en scène des principaux acteurs qui vont apporter, avec

leurs enthousiasmes pour l'idée de base, leurs compétences respectives, juridiques, fi.nanciè'

res, politiques, techniques, etc.; en continuant par l'histoire des progrès dans la réalisation, des

principaux apports fi.nanciers qui ontpermis chacun une étape nouvelle, des idées de diversifi-
cation qui ont défini peu à peu les nouveaux secteurs; I'histoire aussi des événements multi-
ples qui, à un titre ou à un autre, ont inIléchi le cours de cette aventure.

îbut raconter et tout expliquer impliquerait la rédaction non pas d'un bref article d'informa'
tion mais d'un liwe. Ce n'est pas notre propos. Nous allons nous contenter ici de caractériser,

en style sinon telégraphique du moins sans fioritures, les événements dans leur succession

chronolo§ique et ceci année après année.

@
23 août

@
février

24 ocL

1"" août

décembre

@
25 rnai

Visite de M. Badan, ators adjoint au Service cantonal des forêts, chez M. Paul Mar-

tin, Commerce de gros à Lausanne, pour I'expertise d'un arbre de sa propriéte.

c,est au cour§ de l,entretien que naît l'idée de créer un arboretum vaudois,

Circulaire du Service des forêts aux inspecteurs d'arrondissement pour recher'

cher un site possible à une altitude ne dépassant pas 6OO m, avec un climat doux

et humide, un sol morainique et une diversification phybosociolo$ique aussi large

que possible, d,une surface d'environ 20 ba, facilement accessible e,t de valeur
esthétique.

Une üzaine d'emplacements ayant été signalés, dont le vallon de I'Aubonne, les

promoteurs, soit le professeur Villaret du Musée tlotanique de Lausanne' M. Paul

Martin, et MM. Badan et Robert du Service des forêts opèrent diverses tournées

d,inspection pour porter ffnalement leur choix sur le vallon de l'Aubonne.

L'inspecteur d'Aubonne, M. Gardiol, prend contact avec M. Stettler, propriétaire du

domaine de Plan pour exaûriner les possibilités d'achat ou d'échange.

Contacts avec l'lnspection fédérate des forêt§ pour savoir si, pour un arboretum,

des subsides de la Confédération pourraient être atÛendus.

Difflsion de I'idée par la distribution aux personnes susceptibles de s'intéresser
à un tel ottjel d'une plaquetbe sommaire établie par le Service des forêts et présen'

tant l'esquisse d'une telle réalisation.



@
2Ojanv.

1"" avril

ExaYnen par l'équipe des pionniens (complétée pax M" Braun et M. Briod, directeur
de I'OVC! d'un projet de statuts d'association élaborés par M. Braun.

Appel à la collaboration de M. Cornuz, professeur de dendrologie à I'Ecole d,horti-
culture de Châtelaine, Genève.

@
19 janv. Constitution d'un comité provisoire sous la presidence de M. Laurent D'Okolski,

architecte.

2 nov. Grâce à diverses interventions, dont en particulier celle de I'OVCI, la maison Cater-
pillar accepte de verser à I'Arboretum une contribution annuelle de 50OOO fr. pour
compenseB par la création de l'Arboretum, l'installation d'un chantier de
démonstrations de machines-outils à La Côte.

E@
26 janv. L'Association de l'Arboretum du Vallon de l'Aubonne, sous le sigle AAVA, inscrite

comme telle au Registre du Commerce, tient sa première assemblée constitutive
et décide la creation au sein du comite de trois comrnissions distinctes: flnancière
et immobilière, technique, de propagande, avec déflnition des tâches respectives
de chacune d'elles,

C'est le préfet du district, M. Paul Convers, qui préside la commission irnmobilière
et qui va, à ce titre, engager de très nombreuses tractations pour l'acquisition pro
gressive du domaine.

11 altil M. Convers fait savoir que tout est prêt pour la stipulation de l'acte d'achat du
domaine Stettler qui deviendra le Centre de sestion de I'Arkroretum.
Et c'est le 25 juillet de la même année que les actes sont instrumentés par-devant
le notaire Dubois d'Autronne pour l'acquisition de ce domaine de 7,4ha.

Octnlvre 7976: le trin ilns
seryûînnendrmB qli
scandn lns décenwi,es iln
l'Arbûreturn
(Phnto J.-E R-)

6



19 nov.

@
17 mars

3 oct

16 déc.

Le comite adopte le pro-
gramme pratique de travail
proposé par la commission
technique et décide de procé
der aux études climatologi-
ques et pédologiques indis-
pensables pour l'étatrlisse-
ment d'un prog;ramme cohé-
rent de plantations.

Une séance d'information
pour les cornrnunes convo-
quées par le préfet precède de
peu la j ournée d' inaugluration
et de la presse, flxée pour le 21
avril. A cette occasion une cin-
quantâine de tres beaux
arbres offerts par diverses
entreprises et dédiés à chacun
des invités de marque ffrent
mis en terre.

Le comite a rempli les diverses
missions qu'il s'était fixées
sur le plan technique, orgâ-
nisé une carnpagine d'achat de

terrains dans les secteurs de première urgence. Il se réunit à nouveau pour prendre
un nouveau faisceau de décisions, à savoir élaborer un plan des cheminements,
une étude géolosique des zones de glissements, la liste des coni.fères à rechercher,

la construction d'un petit local de comité dans la ferme et le transfert de la pépi-

nière d'attente.

Tîansmission aux intéressés de projets de tlaux pour la mise à disposition des ter-
rains dont les communes et les Forces motrices de l'Aubonne, ainsi que la Place
d'armes de Bière, sont propriétaires dans le périrnètre idéal de I'Arboretum.

# Le travail de mise au net de la synthèse écologique définissant les zones de planta-
tions est terminé et les listes de plantes à insérer dans chacun des secteurs ont éte

établies.
Paratlèlement, une nouvelle campagne d'achats de üverses parcelles est engagée.

25 al'ril Signâture d'une promesse de vente garantissant à I'AAVA l'acquisition du
domaine Wütrich en Lavar,rx, de 11,8 ha.

@
1{} fér,. Dépôt du rapport de M. IMaIter Brügger, paysagiste à Genève, sur les principes

devant presider à I'aménagement de l'Arboretum.

Octobre 7985. (Phato J'E IL)



11 mars Dans le cadre de lapublication de ses cahiers d'information, IaHESPA, Société coo-
pérative pour l'achat des bois à papier, a putrlié un fascicule consacré à I'Arbore-
tum, fascicule qui sera traduit en allemand et tres largement difftrsé pour faire
connaître le projet et notre institution.

6 avril Démarches diverses pour obtenir des appuis financiers, notamment auprès de la
tiegie fédérale des alcools.

29 alril La Vilte de Lausanne fait l'acquisition sur la rive sauche de l'Aubonne de 9,8 ha
à reboiser et qui seront mis à disposition de I'Arboretum pour y étendre les
collections.

28 mai Première démarche en \1le de la création des étangs.

9 juin Iæ comité reçoit de Mlle Cosandey les projets de sigles pour I'AAVA.

1". août Engagement de notre géranl M. Jean-Paul Déglletasne.

décemtlre Décision de tra.nsfércr les biens imrnobiliers, dont I'association est propriétaire, à
une fondation du même nom afln d'en garantir I'inaliénatlilité.

23 fév. Achat de la machine servant à graver les étiquettes portant le nom des végétaux.

3 mars Décision de la commission technique de faire realiser pax M. Gardiol et son équipe
la passerelle en rondins sur La Sandoleyre et de créer deqx places de parc pour les
voitures.

6 mai Assemblée annuelle au cours de laquelle l'idée de la création d'un musée du bois
est lancée.

22 sepL Correspondance avec la sociéte La Suisse pour l'établissement d'un contrat de
police destiné à couvrir la responsabilité civile du comité.

@
23 fév. Approbation par le Département des travaux publics de I'interdiction de circuler

en voiture dans I'Arboretum au-delà du parking annénagé.

8 mai Les tractations conduites par le comité ont atrouti à la désignation d'un comite de
patronage constitué de notoriétés de ce pays, sensibilisées aux o[jectifs de l'Arbo-
retum. Une visite est orgânisée à son intention.

9 nov. Signature des actes consacrant la création de la fondation [FAVA).

@
C'est cetÛe même année que fut réalisé l'enjambement de l'Aubonne, à l'amont du
lac du barrage, par le pont dit «Paul Martin».

La ferme Stettler, Centre de gestion de I'Arkroretum, manifeste des signes évidents
de fatigiue: le mur nord doit êfte étayé d'urgence et en novembre un projet est mis
sur pied pour les travaux de refection à réaliser en 197b.

@
C'est I'année des grandes transformations de la ferme car le programme sommaire
de réfection établi en frn 1974 s'avère très vite insuffrsant et c'est pratiquement
une reconstruction qui doit être envisagée.
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4 avril

4 déc.

Lcs gratds tra,aaun dc
rfiruralbn, ilü bô,t/î.menf,
en octobre 7975.
(PlLoto L. C)

L'Etat de Vaud offre les bois nécessaires à refaire la charqrente et la Société des

Chanx et Ciments fait don à l'Arboretum des 940 sacs de ciment et I2O §acs de

chaux nécessai-res pour reprendre les maçonneries.

En même temps qu'il adopte le programme des restaurations de la ferme, le comité

admet le principe de l'acquisition d'un véhicule de seryice pour la gestion du
domaine.

Iæ comité reçoit une lettre de M. Ro§er Corbaz qui propo§e que les collection§ de

I'Arboretum soient étendues a-ux arbres fruitiers, afln de reconstituer, avant qu'il
ne soit trop tard, les vergers d'autrefois.

Cette année maxque l'achèvement des travaux de restauration (à l'exclusion des

finitions intérieures tant dans l'apparÛement de notre §érant que dans le musée

lui-même).

2b sepL C'est l'assemblée annuelle au courÊ de laquelle le Musee des métiers du bois est

offrciellement inaugure.

@
28 avril Le bulletin technique de la Société des ingénieurs et architecte§ a con§acré l'entier

d'un de ses fa.scicules à l'Arboretum. Le bon à tirer peut être adresse à I'irmprime'
rie. Le cahier pa,raîtra le 31 août de cette même année.

B mai Préparation et tirase en offset de la première liste des espèces plantées dans

l'Arborehrm.

12 sep; A l'occasion de I'assemblée amuelle, M. Paul Martin, initiateur et membre fonda'
teur de I'Arboretum est désigné membne d'honneur de I'association.

@
2+25 Glissement de terrain vers le barrage de la SEFA.

février
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26 avril

12 août

septembre

4 sepL

@
I février

26 avril

9 juillet

17 ocL

M. {arcel Dupont, maître charpentier, est chargé d'étudier le problème de la cons-
truction d'une passerelle sur I'Aubonne, passerelle destinée à devenir le pont cou-
vert appelé pont de la Jonction.

Iæ chevreuil provoque de sérieux domvna€les à nos arbres de collection. Une lettre
est adressée à la Conservation de la faune pour que soit effectué un tir de réduction
dans la réserve.

Lors de l'assemblée annuelle, l'association fête son millième memkrre individuel
et son centième membre collectif.

Accord du Seryice cantonal des routes pour la trrcse d'une signalisation annonçant
l'Arboretum sur la route cantonale.

Le chef du Département de l'instruction publique du canton de Genève, M. le
Conseiller d'Etat Chavanne, autorise les apprentis de la section du bois de l'Ecole
des métiers à participer à la construction des charpentes destinées à devenir le
pont couverü

Lettre adressée à la direction des PTT pour examiner la possibilité de mise sous
terre des lignes aériennes qui survolent les cimes des arbres de collection et qui
vont devenir un jour gênantes.

ræ comite décide de décerner le titre de membre d'honneur au D" oscar Forel qui
a soutenu l'Arboretum par des dons en argent extrêmement généretrx.

Le conseir d'Etât du canton de vaud décide d'allouer une subvention de 40ooo fr.
par an à I'AAVA et ceci pour 3 ans, soit les années 1980, 1gB1 et LgB2.

La commission technique adopte un proElrarnme de travair prévoyant I'agrandisse-
ment du parking à voitures et l'installation de bancs, tables et poubelles. Il est
temps en effet d'améliorer de façon sérieuse les conditions d'accueil de nos
visiteurs.

La meule al,es chnùm,-
winrs bætttllée par M.
Mwo SaWi en juillet
1976. (Plûto J.-E R.)

@
29 avril
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Rasa latibractuata
(Plnto L. C 1985)

6 sepL

28 oct

@
11 fév.

8 mai

28 août

5 sept

Assemblée annuelle au cours de laquelle est inauguré avec solennite le pont cou'
vert, dit pont de la Jonction, en présence de plusieurs conseillers d'Etat vaudois
et §enevois.

La décision est prise de procéder au marûelage pour dégager la surface nécessaire

à l'installation du premier de nos écotypes, celui de l'Ouest américain.

Le Conseil d'Etât du canton de Genève octroie à l'Arboretum un subside annuel
de 1OOOO fr. pour 5 ans.

Des contacts sont pris avec le patron de l'Auber§e communale de Montherod,
André Lacombe, qui accepte de venir occasionnellement ouvrir une buvette le

dimanche après-midi pour les visiteurs de l'Arboretum.

Lettre du groupe romand de la Sociéte suisse d'orchidophylie qui souhaiterait ins-
taller un petit orchidarium dans les prairies sèches de l'Arboretum.

Assemblée annuelle au cours de laquelle le présidenl Laurent D'Okolski, passe la
main à M. Robert Briod, qui, d'entente avec le comité, fait désigner son prédéces'

seur coûlme président d'honneur par I'assemblée.

@
27 janv. M. Bada,n, nommé chef du Service des forêts, vignes et domaines de la Ville de Lau-

sanne, a dû abandonner ses activités au sein du comité de l'Arboretum. C'est M.

Daniel Zirnrnermann, son rempla4ant au Service des forêts, qui reprend égale-

ment le fla,rnbeau de l'Arboretum.

18 fév. Le Conseil d'Etât du canton de Vaud renouvelle la décision de subventionner
l'Arboretum par le versement d'un montant de 47 5OO fr. pour une durée de 4 ans.

26juin C'est la grande fête à l'Arboretum avec l'accueil de Monsieur Jardinier et de

tout ce que cela comporte: telévision, journalistes, etc. A l'occasion de cette
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octobre

@
13 avril

6 déc.

14 déc.

@
4 juin

29 oct

5 déc.

@
25 a:r,ril

4 déc.

manifestation qui est une publicite remarquable pour notre institution, un fasci-
cule présentant I'Arboretum et ses activites par la reproduction des rapports de

§estion des dix premières années est mis à disposition des visiteurs sous le titre
uAnnales 1971-1982".

Messieurs Marcel Dupont et Paul Convers sont désignés membres d'honneur de
I'Arboretum.
Préparation du dossier qui devra permettre d'aménager une place de dépôt au
nord de la terrasse du Centre de gestion a,fln de débarrasser celle-ci des matériaux
qui l'encombrent et de la consacrer à I'accueil de nos visiteurs.

Une lettre à tous nos membres les avise qu'un Centre d'accueil a éte arnénagé et
qu'une truvette sera ouverûe sur la terrasse les dimanches de beau temps. Cette
buvette sera animée par des volontaires fonctionnant sur le même mode que les

§ardiens du musée.

C'est en al'ril également que le musée rouvre ses portes en présentant sa première
exposition temporaire sur .le marteau et ses formes".
Assemtrlée de comite au cours de laquelle les investissements réalisés en cours
d'année sont passés en revue: il s'agit de la construction de I'abri forestier du Bois
Guyol du talutage des pentes en-dessous de la ferme Wütrich, de la création d'un
étang dans le secteur de La Vaux.

Une lettre est adressée aux entreprises et commerçants de la région susceptibles
de souscrire des pages d'annonces dans notre trulletin, ce qui devrait permettre de
p€rsser de la formule multicopiée adoptee jusqu'ici à un bulletin imprimé avec
photos, voire photos-couleur.

A la veille de la parution de notre premier bulletin "nouvelle formule", réalisé par
I'imprimerie de M. Samuel Bornand, membre de notre comité, le comité a la dou-
leur de devoir prendre connaissance de son décès brutal lors d'un accident de
circulation.
Le gouvernement de Genève a renouvelé son geste en faveur de I'Arboretum en
décidant de continuer à verser pendant 5 ans les 10000 fr. accordésjusqu'ici.
Décision du comite de prendre diverses mesures afln de fermer la route condui-
sant du parking à la ferme de l'Arboretum le dimanche et le samedi car la terrasse
est de plus en plus envahie par des voitures.

Décision de procéder à une édition allemande du dépliant Par ailleurs, I'Office du
tourisme de La Côte se propose de réaliser une tournée de propagande dans diffé-
rentes villes de Suisse allemande. Le comite de I'Artroretum accepte de participer
à cette opération promotionnelle par une participation de l OOO fr.
Suite à diverses interventions politiques au Grand Conseil de Genève d'abord, du
canton de Vaud ensuite, une étude de l'étât sanitaire des arbres de l'Arboretum a
éte décidée, financée par I'Etat de Vaud. En décembre, la somme dépensée par le
comite de I'Artroretum pour payer ces études sanitaires dans le secteur de Plan
ainsi que le relevé cartoglraphique et descriptif des essences dépasse 5OOOO fr.
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@
mars

10 déc. Le comite fait le bilan des réalisations de l'année soit la creuse d'un quatrième

plan d'eau da.ns le secteur du Bois Guyot ainsi que l'achèvement des aménage'

ments de la place de dépôL Il prevoit pour I'avenir divenses transformations dans

la ferme elle-même: la chambre isolée sur le flanc du bâtiment dewa être agrandie

avec création d'une cuisinette et percement d'une fenêtre supplémentaire afin de

la eonvertir en studio.

Mme Simone Pantillon effectue un sta$e d'une semaine à I'Arboretum dans le

cadre d'un cours de recyclage, démarche qui se soldera finalementpax un engage-

ment à temps partiel afin de soulager notre §érant d'une part des charges adminis'
tratives et de permettre l'éventuelle ouverture du musée sur semaine.

21 avril Le cahier No 1 de I'Arboretum consacré aüx ro§es sort de pre§§e.

I mai Iæ Conseil d'Etat du canton de Vaud accepte de continuer à verser la subvention

annuelle de 475OO fr. à I'Artroretum et de l'indexer à 55OOO fr. dès 1988.

26 mai Présentation au comité d'un projet de balisage dans l'Arboretum, conçu par un
jeune ingénieur forestier, M. Nicola Zaric, qui suit éSatement des cours à l'Ecole

des Beaux-Arüs et qui réalisera lui-même une part importante de ces écriteaux,

dont plus particulièrement celui de bienvenue, à l'entrée de I'Arboretum, intro'
duisant du même coup un petit relent de conte de fée bien sympathique.

11 .juin Commande de 50OO affrches en couleur «Arboretum» qui pourront être placardées

da,ns les lieux public§ du canton et à l'exterieur de celui'ci.

I sept Dépôt, devant le Grand Conseil, de la motion du députe Jean Bavaud, destinée à

demander un soutien plus irnportant de l'Etat en faveur de I'Arboretum. La

somme proposée est de 2O0OOO fr. par an.

C'est au cours de la session de février 1988 que le Conseil d'Etat répond au motion-

naire et décide de porber cette somme au budget du Service des forêts dès 1989.

Les collections
par Inuis Corwta

Un artroretum est un site voué aux arbres de collections; on §erait donc tente de réunir rapide'

ment le plus possible de plantes et de les mettre à demeure pour donner satisfaction aux visi-

teurs... Une réalisation aussi rapide exigerait des moyens flnanciers i-mportants et surtout un
excellent terrain agricole, pla( libre et bien situé.

Dans les conditions qui caracterisent le site du vallon de l'Aubonne où se trouve l'Artloretum,
avec ses pentes, ses plis, ses glissements de terrain, ses forêts, on est loin de ces conditions idéa-

les, si bien qu'il n'est pas possible de mettre en place les végétaux sans un énorme travail de

préparation; on risquerait trop de commettre des erreurs irréparables. Il imporûe de ne pas

outrlier que les arbres se développent lentement et qu'ils peuvent durer plusieurs siècles; il est

dès lors indispensable de leur trouver I'espace, le sol et Ia situation qu'ils aimenL Il faut aussi

que les collections soient coordonnées, esthétiquement disposées, d'accès facile, susceptibles

d'aglrandissement en cas de nouveaux apports. Ilout cela fait comprendre le long travail de pré'

paration précédant toute plantation:
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C,edrus daodûa pend,uk). (Plwto L. C, Jüin 7988) Cealm,s ibrida Tbsi. (Phnto L. C, Juin 7988)

Ttrut commence par les études de projets; celle d'ensemble d'abord, puis de secteurs et
enfin de détail. Qu'il s'aglisse de définir les zones, de tracer les voies d'accès, de l'implanta-
tion des collections, tout doit être prealablement étudié et mis au poinL
Dans les zones de plantation, d'importants travaux d'infrastructure sont souvent néces-
saires, tels que le modelage des pentes pour qu'elles deviennent plaisantes à l'æil et plus
faciles à entretenir; la construction des shsÿnins de dévestiture et des sentiers de prome-
nade qui doiventêtre integrés aupaysage; le creusage d'étangs qui sont àlafois des miroirs
pour la végétation environnante, des réserves d'arrosage et des zones précieuses pour
l'introduction de végétaux aquatiques ou paludéens. Comme les surfaces sont grandes, les
mouvements de terre sont parfois impressionnants (1OOOO mB sous la ferme de Plan) et
constituent d'énormes chantiers, dont il ne reste rien quand les travaux sont terminés.
Parallèlement à la préparation et à l'aménagement des divers secteurs, iI faut constituer
les collections; c'est un travail de recherche exigeant à la fois de la patience et de la téna-
cite; les plantes les plus courantes sont cerbes offerües dans les catalogues des pépiniéristes;
par contre celles qui sont rares ou ne présententpas d'intérêt cornmercial n'y flgurentpas.
C'est alors qu'il faut avoir recours aux spécialistes des mutations végétales rattachés aux
instituts, auxjardins botaniques ou autres arboretum. Parfois on ne réussit à obtenir que
des §raines ou des rameaux qu'il y a lieu de greffer ou bouturer. L'élevage va demander
plusieurs années d'où la nécessité d'une surface consacrée à la pépinière. Dans les collee-
tions or) les sujets sont uniques et les plantes isolées, il faut que les plantes mesurent
1 à 2 m au moment de leur mise à demeure si on veut les voir surmonter leur reprise et
prospérer.

De ce fait toutes les plantes apparûenant à une collection (un glenre) ne peuvent être plan-
tées en même temps. [,es collections sont complétees dès que les nouveaux sujets sont
assez forts mais leur place doit être réservée dès le début
L'enregistrement des plantations et l'étiquetage constituent la prochaine étape. Par la
suite des travaux d'entretien plus occasionnels demanderont à être exécutés comme
l'équiübrage des couronnes ou la mise en place de l'assiette de bois broyé au pied de

I
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chaque plante, qui est une protection efficace contre l'érosion, la croissance des mauvaises
hertles, le durcissement du sol.

Ibus ces travaux s'enchaînenl se cornplètent, recommencent à chaque nouvelle étape, dès
qu'un nouveau secteur peut être développé. Il faudra bien sûr plusieurs années depuis la plan-
tation pour que les plantes présentent un intérêt de visite; mais tout à coup, on s'aperçoit
qu'elles ont doublé ou triplé de volume et commencent à montrer leur forme caractéristique.

Iæs peupliers, les bouleaux, les cèdres du périmètre du Centre de §estion, ont éte plantés en
1971. On peut dire qu'en 17 ans, ils ont pris un beau développement; leurs différences devien-
nent de plus en plus perceptibles. On peut les comparer, okrserver leurs caractéristiques, s'inté-
resser individuellement à chaque exemplaire. On passe donc tout naturellement d'une üsite
générale de I'Arboretum à une visite des collections. Cerbes, les arbres ne sont ni adultes, ni
encore de vénérables exemplaires; mais pourquoi faudrait-il qu'un arbre soit centenaire pour
qu'on s'y intéresse?

In groùf,e iles ainotigri,ers
en éte: le jeu ilcs fùrmcs.
(Phntn L. C, 1985)

tn. ællcctiott. iles ryiwti-
gri.ers en o,ukvmnn: kt
féori,e ilcs elvulcurs.
(Phnto L. C., 1986)
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Ilrsgthias en fleurs, aoec
cèdre pleureun
(Photo D. 2., mili 7986)

Les premières mises à demeure importantes ont été effectuées en 1971 lors de l'arrivée du
gérant de I'Arboretum, Jean-Paul Dégletagne. Il s'agit de quelque 4OO arbres, tous exemplaires
uni(lues, dans le secteur du Centre de gestion.

La collection de cèdres comprend les 4 espèces communes et leurs variétes les plus catanté-
risées, soit 26 sujets; celui qui a pris le plus fort développement est un hybride de ûibani sélec-
tionné par Heemsted, qui mesure 14 m. Il a gagné 11 m, soit un accroissement moyen de 7O

cm par a,rr. Autres exemplai-res dignes d'intérêt: le cèdre de Ch54pre, le cèdre dore de I'Himalaya
et le cèdre fastigié de l'Atlas.

Les bouleaux forment un Elroupe imporüanl au-dessus du Centre de gestion, comptant une
cinquantaine d'espèces et de variétes. Leur aspect comme leur développement sont très varia-
bles. Il vaut la peine d'examiner l'écorce exfoliée du bouleau noir de Chine (Ii albo-sim,ensisl
ou celle très blanche du bouleau du Japon (B ermanifi et de l'Himalaya(B utilis). Des formes
particulières attirent le regard comme celle de l'élégant bouleau pleureur (8. pend,ula'Yryun-
gii), au bouleau fasti§ié (8, pemd,utct,'Obelisk) ou du compact bouleau du Caucase (8. mnd.toe-
ùiÊwili). Plusieurs espèces sont arbustives, le record du nanisme étant détenu par le bouleau
des tourbières {8. nanal qui n'atteint même pas un mètre.

Les ifs, au-dessus du parking de l'entrée, ont étn plantés en 1972.IIs ont eu du mal à prendre
leur élan: racines ron§ées par les campagnols, §ommets abroutis par les chevreuils, ainsi que
deux étes secs venant compléter leurs malheurs. Depuis qu'on les entoure chaque hiver d'une
palissade, ils retrouvent un rythme de croissance normal. Une cinquantaine d'espèces et varié-
tés sont représentées, qui en sujets isolés, qui par groupes de 3 à 5. Ils ont des couronnes très
denses, étalées, arondies ou fastigiées. C'est en automne surûout qu'il vaut la peine de s'en
approcher, quand ils sont chargés de leurs fruits rouges oujaunes.
Les vinaiqriers (Rlrus) qui leur font suite juste au-dessus, sont visibles de loin quand leur
feuilla§e se teinte d'orange et de rougle vif. Certains se reconnaissent même en hiver à leurs
rameaux épais, brrns et poilus (R. tgpbina) comme le vinaigrier des marais; d'autres ont des
rameaux lisses(R. glabra'Lacirtiata')etdes feuilles découpées rappelant les fougères. Le vinai-
grier à laque (Il. oemuin) peut prendre, lui, la dimension d'un arbre.
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Sur le replal à l'orée du tlois, ainsi que dans la lisière se trouve un grand rassemblement de

cornouillers. Les plus spectaculaires sont évidemment ceux à fleurs en bractées comme

nutta,titi (Californie) à fleurs trlanches en soucoupes de 15 cm de diamètre; les cornoui-llers

roses de Floride(C. fkri,ila'Ru,bra) qui s'épanouissent en mai-juin et les cornouillers de Chine

(C. kousa)agx pétales pointus, qui sont encone en fleur au détrut de juillet IÆurs fruits rappel'

lent des fraises et sont comestibles. Par contre, le cornouifler mâIe (C. mas) qui fleurit jaune

en février, donne des fruits en forme de dattes, rouges, acides et astringent§. Quant au petit cor-

nouiller américain bailey, il se distingfue par ses baies d'un bleu vif'

Enlg72,t7aétnmis en place, dans la lisière à droite de l'entrée de l'Arboretum, une collection

d'une cinquantaine de sapins blancs. Les cirnes des g;rands arbre§, au'de§su§ d'eux, se refer'

mant constamment, ils ont eu du mal à retrouver un rythme normal de croissance. Il y aurait

lieu de les mettre plus en lumière et surûout de les mettre en valeur car certains forment de

beaux cônes denses de 5 à 6 m comme le sapin du Colorado (A. am,color). le sapin d'Espaglne

(A. pinsaçto) le sapin du Caucase @. ywrtlmnnnia,na,), le sapin de Vancouver {A. grrand'is), celui

de Grèce (4. cepha,tonina)ou le petit sapin de Coree (4. kmeana) qui donne des fruits superbes.

Au printemps deux floraisons massales attirent I'atûention du visiteur: celle des Fors!-thias

de I'entrée qui est constituée de grands €lroupes intercalés entre les cèdres. A cause de l'alti'
tude, la floraison est retardée de deux semaines par rapport aux rives lémaniques; elle com'

mence avec l'espèce cno,tr-pt:;is suspensa, et'spring glary' à fleurs jaune clair; §e poursuit avec

lesgrandesfleursde'spectabiÙis','Ityrnnood','BeatrintrhrT und,'etArnnld,Gianü'quisontjaune
foncé pour se terminer avec les espèces tardives com-me 'Karl San' et'Nymavæ' d'ttnjaune verL

Si on y regarde de près, on découvre 18 variantes dans la collection.

[,es cerisiers prennent la relève avec des fleurs toutes différentes dans les tons roses et blancs.

Il y a là le plus important rassemblement de cerisiers d'ornement d'Amérique, de Chine et du

Japon qu'on puisse voir en Suisse. Il compte 48 espèces et variétes différentes. Le petit cerisier

serrülade Chine avec son écorce rouge-brun vaut à lui seul la visite. Entre les deux étangs de

plan, on trouve les frênes; ils ont éte plantes en 1974 pour les plus grands et en 1982 pour les

plus jeunes. Il n'y en a pas moins de 25 sortes, certaines sont rT aiment caractéristiques tel le

frêne à feuilles entières 'Hessei'ou le ftêne à petites feuilles oxycatpa 'Wallesûnui' qui

L' écorce som4ûu,euse ilu
cerisicr dn Chine,
(Phato J.-E R., ûuril 7988)
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Jeunns ChanuancgiTn ris en
contre'jour, aers l,e lo.t:.
(Plrntn J.-E R^, aüril 7988)

devient rouge-violacé en automne; futmentosq, et oolutina ainsi que la variéte 'Westhofs Glorie'
du frêne comrnun se distinguent par une vigueur exceptionnelle.

Plus haut dans la pente on rencontre les marronniers. Ils surprennent par la diversité de leur
développement et par leurs fleurs non seulement tllanches mais jaunes, verdâtres, roses ou
rouge§. Iæ plus volumineux d'entre eux, A. Missfuinnsis a non seulement des feuilles énormes
mais porûe des ftuits lisses rappelant de §rosses flgiues. Quant à la variété à fleurs pleines 'Ba.u-
lnanttuü', elle est née à Genève, rue de la Violette chez un certain Monsieur Baumann. Le plus
tardif de tous, qui ne fleurit qu'en aaîrt, A. paruiflma, a des inllorescences dressées, atteisnant
4O cm et d'une grande flnesse.

îbut en haut du secteur de Plan, proche de la hêtraie naturelle, se trouve la collection de
hêtres. Le regard est d'abord attiré par les feuillages pourpres, puis par les silhouetües des
hêtres pleureurs. A y regarder de plus près, on découl're le hêtre de Chine (E emglerana),le
hêtre d'Amérique (E grand,ifolia,), le hêtre d'Asie mineure (E orinntalis) et toutes les variétes
du hêtre commun. Les plus grands arbres de cetûe collection ont éte mis en place en 1g74.
Dans ce premier secteur, on ne peut s'attarder trop, au risque de devenir fastidieux devant les
plantations des genres monospéciflques tels que laurier du Canada, Sequoia, arbres à crayons
ou des genres secondaires encore peu développés tels que firsains, §lrgêÈr et hor.rx...
sachons qu'à la frn 1974 plus de 15(X) arbres de collection étaient plantés à demeure à
l'Arboretum.

En 1975, les pla,ntations débordent sur La Vaux avec une cinquantaine d'espèces et de variétes
de Chamaecyparis. A ce jour plusieurs d'entre eux forment déjà de belles colonnes ou des
cônes dépassant B m et tres diversement colorés. En remontant la lisière Est depuis le lac des
fbrces motrices on verra d'abord les Chamaecyparis nains du genre obtusa,pttis ceux de NuüIo
et enfin d'innombrables variantes du Chamaecyparis de Lawson tant prisées dans les jardins
anglais. Par sa diversite, cette collection rendra de grands services aux paysagistes qui pourront
mieux conseiller leurs clients. Elle mérite l,raiment une visite individuelle.
Continuant la traversée de La Vaux on rencontre ensuite une série de feuillus avec les tulipiers
de Virginie et les variantes qui en sont issues: à port fastigié, à feuilles panachées. Ils ont trouvé
des conditions de végétation idéales et croissent aussi üte que des peupliers. Leurs feuilles
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échancrées au sommetpermettent de les reconnaître aisément; en automne, elles prennent des

teintes jaunes puis brunes d'une grande intensité.

Ttlut à côté, une autre belle essence américaine: l'ambrier ou Liouidambar rappellerait les

érables planes par son feuillage lobé. Les feuilles sont alternes et les fruits rappellent une petite

coque hérissée de platane. Dès septembre, le rouge du feuillage est si intense qu'on le voit de

très loin.

Les Catalpa et les Paulownia ainsi que les Daüdia ont été pl4ntés en 1978; les gel§ de 19BO

et de 1g85 leur ont laissé des séquelles encore bien visibles; ils n'avaient pourüantjamais souf'

fert pendant leur passase en pépinière (mais elle est située plus bas et est plus abritée).

Iæs tilleuls dans le haut de la pente sont bien représentés; outre les espèces indi§ènes et leurs

variantes, on peut voir les tilleuls américains, japonais, chinois, mongoliens ainsi que des for'
mes fastigiées ou pendantes et le tilleul à feuiües laciniées. Ils ont été mis en place en 1978 et

1981.

Comme plantes de liaison dans les groupes, on trouve des collections d'arbustes soit 1OO

Rhatnrtqs en 9 espèces différentes, 5O Ligyustru,m en 18 espèces, \OO Vibu,rnutn en 18 espèces,

8O Lonicera en 19 espèces.

En 1g76, pas très loin de la ferme de La Vaux, les premiers Thuia de la collection: une

douzaine d'espèces et de variétés ont éte disposées sur la pente trop raide pour être fauchée.

Ils sont maintenant trien implantés. Plus bas dans les sols un peu frais, on peut admirer les

Cryptomeria du Japon ainsi que les Sophora.

Au-dessus de la ferme, deux genres bien particuliers se trouvent en lisière de forêt: les

sorbiers qui sont de petits arbres aux fruits spectaculaires et diversement colorés: corail,

orange, rouge, jaune, lolanc ou rose et les Cupressocyparis qui sont des conifères hybrides

entre cyprès et Chamaecyparis.

Après les gfros travaux de modelage du terrain en dessous de la ferme de La Vaux, il a été possi-

ble en lgBB de continuer la mise en place de la grande collection d'érables comrnencée en

LgZT.Endix ans, la première série mise en place donne déjà de jolis arbres; il y a là beaucoup

de plantes rares comme l'érable gris de Chine ou l'érable à feuilles de charme.

Liqwiùtmbars
à. In Vaua.
(Phnto L. C., 1976)
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Au bord même du lac des Forces motrices, der-rx conifères caducs antediluviens et supportant
bien I'humidite: le Thxodium et le Metasequoia. IIs sont de plantation récente (1g85). Leur
feui-llage fln est caduc; il a un détrourrement beige et prend une teinte brune en automne. plus
loin et quelque peu perdue parmi les saules: une collection d'aulnes nous familiarise avec
l'aulne à feuilles en cæur ou à feuilles laciniées ou très allongées chez l'Alnus spxithi.
Après la construction du pont couverl rl a éte possible d'accéder au Bois Guyot On trouve là
deux collections importantes par le nomtrre de leurs représentants, commencées en lg7g et
198O mais qui ne sont pas encore terminées: les éqlantiers et les pins. Jusqu'ici il a éte mis
en place plus de 10OO églantiers comprenant 200 espèces d'Europe, d'Asie et d'Amérique. Leur
floraison, bien que simple, est prodigieusement atrondante; elle est suivie d'une fructiflcation
tout aussi spectaculaire.

Iæs pins sont des conifères à développement lent; il leur faut des années pour s'étatrlir et pren-
dre un peu de volume. Notre collection commence à devenir interessante; elle le sera davantâge
chaque année.

Les écotypes
par fuhuin Meiea ingéni,eur ÿrestinr

L'Arboretum présente dans les espaces laissés libres par les anciens domaines agricoles, un
ensemble de collections dendrologiques généralement resroupées pax genrc (ex. les frênes et
les bouleaux se retrouvent à La Vaux, les pins au Bois Guyot).

L'interêt de telles collections, outre l'aspect esthétique qu'elles présentenl est de permettre
I'observation sur un espace très restreint d'arbres et d'arbustes provenant de toute laznnetern-
pérée de I'hémisphère Nord, voire de quelques-unes des rares zones tempérées de l'hémisphère
Sud (Chili, Nouvelle-Zélande, Thsmanie). Ces essences appartiennent à un même genre ou à une
même famille.

Ce mode de présentation des collections peut faciliter d'une manière appréciable la compré-
hension des liens de parente qui existententre groupes d'espèces appartenant à des genres très
riches comme les pins qui ne comptent pas moins de g4 espèces regroupées en B sous-groupes,
5 sections et 15 subsections!

Une collection dendmlogique peut aussi être I'occasion de montrer la oariabititn génétique
d'un genre que l'homme a spécialement travaillé en sélectionnant les «avata,rs» qui lui parais-
saient dignes d'intérêL

Le travail déjà ancien dela sél,ecti,ut dns hAbrid,eE et d,es wu,tanfs est illustre de manière specta-
culaire par la richesse du verger traditionnel dans 1s domaine de l,arboriculture fruitière e!
pour l'horticulture, par la collection déjà importante des variétés de Clprès de Lawson, au sud-
est de La Vaux.

L'approche plus $lobale du «monde de l'arbre» qu'a le forestier, motive I'alternative de présen-
tation qu'est l' «écotgpe foresticr". ll se propose de montrer l'arbre dans un contexte plus natu-
rel en essayant de reconstituer quelques groupements foresti.ers tryiates des régions tempé-
rées de l'hémisphère Nord avec, si possible, leurs cortèges d'arbustes et éventuellemen! à plus
long terme, quelques plantes herbacées.
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Clairière : our générale
du sectcur amenage en
fettrier 7988.
(Photn S. M.)

L'écotlpe «Oregon-Wa,shinplton» sera I'occasion de présenter la aariabiûiü naturelle d'une
espèce à large distritrution comme le Douglas ou pin d'Orégon.

Il est également le cadre de l.ulgarisation idéal de certains problèmes posés à la foresterie
d'aujourd'hui, telle la recherche d'espèces exotiques capables de performances intéressantes,
c'est-à-dire offrant à la fois une grande plasticite, une forte production de bois de qualité et étant
peu sujettes aux divers ravageurs.

L'écot5rpe dans son acception habituelle désigne une race locale distincte qui peut être le
résultat:

de I'adaptation d'espèces à des conditions particulières de climat,
d'une isolation géographique,
d' une adaptation altitudinale,
d'une adaptation édaphique (qualite du sol).

A l'Arboretum, le terme "écotytrre" perd généralement ce sens restreint qui ne sera l,raiment
applicable que dans le cas du Dou§las; «écotgre forestier" signifle simplement que notre amtri-
tion est d'utiliser autant que possible du materiel d'origline connue pour tout ce qai est arbre
pouvant éventuellement avoir un avenir forestier.

Choix des écotypes

Le vallon de I'Aubonne est entièrement situé dans le domaine de la hêtraie. Le hêtre ou fayard
s'impose donc naturellement comme trait d'union et point de repère entre plusieurs des écoty-
pes en glestation. Il s'aglit de l'éco§rye du Japon avec Fh,gus crenata et Fh,gus japonica, de celui
du Caucase avec Fh,gus orientalis et de celui de l'est de l'Amérique du Nord avec Fh,gus grandifo-
lia. Il est, en revanche, absent de l'Himalaya et de la Côte Ouest de I'Amérique du Nord où il
a peut-être existé avant les gllaciations.

Avancement dans la réatisation sur le terrain

C'est en 1976 qu'est né le prqjet de réaliser le premier écotype forestier: celui de la «Côte Ouest"
de l'Amérique. La présence d'une plantation de Cyprès de Lawson en sous-trois, effectuée par
la commission de dendrologie de la Sociéte genevoise d'horticultune, nous a donné l'idée de
compléter celle-ci de manière à mieux faire connaître cet arbre dans son milieu naturel.
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Parallèlement, toute une série d'essences, tant indigènes qu'exotiques, étaient testees, à la
même époque, sur le plan forestier par le Service cantonal des forêts. Il s'a§issait entre autre
du Douglas, de l'Epicéa de Sitka, du Sapin de Va,ncouver et du Pin ponderosa. C'est donc
dans ce contexte que s'est cristallisé le projet de mieux faire connaître les forêts de I'ouest
américain.

L'intérêt des forestiers européens pour la region de l'Orégon-W'ashington, qui est située entre
les 40. et 5O" parallèles sur la Côte Pacifique de l'Amérique du Nord, est déjà ancien. [,es pre-

mières introductions forestières d'essences exotiques nord-a,rnéricaines, dans le canton de

Vaud, remontent au siècle dernier. Il est possible d'en retrouver quelques traces dans les forêts
de la Ville de Lausanne et dans la forêt cantonale de Suchy, par exemple.

La taille des arbres de l'Ouest a,rnéricain et leur rapidité de croissance exceptionnelle expli-
quent que plusieurs d'entre eux aient trouvé une place de choix en foresterie. Ils ont éte passa-

blement employés en Europe à des flns de reboisements (Iles britanniques) ou de transforma-
tions de peuplements sans gpande valeur éconornique (taitlis). Le Douglas est certainement la
plus importante de ces essences, bien que l'Epicéa de Sitka, le Pinus contorta et le Sapin de Van-

couver jouent également un certain rôle en matière de reboisemenl en particulier dans le
domaine Atlantique.

Une part importante des plants utilisés dans le cadre de ce projet a été produite directement
à la pépinière de l'Arboretum. Le Tbchnicum horticole de Lullier, I'ancienne Châtelaine, I'Ins'
titut fédéral de recherches forestières et des pépinières privées ont fourni le reste. Semis, repi-
quages (après 2-4 ans de semis), plantations (après 2-B ans de repiqua§e), soins culturaux e,t

dégagements, aménagement de sentiers, mise en place de protections contre le gibier, étique-
tage, bûcheronnage, ont été réalisés srâce à I'appui enthousiaste tant du personnel de l'Arbore-
tum que de bénévoles sans le concours desquels rien n'aurait éte possible.

Installé en milieu forestier, il a éte nécessaire de créer des trouées garantissant un apport en
lumière sufflsant prealablement aux plantations.

Les plants ont été régulièrement mis en place à la fln du mois de mars, souvent sous les gibou-

lées, permetüant le bon déroulement de la suite des travaux de pépinière, les trrins étant repi-
qués dans le courant d'awil tandis que les nouvearx semis en couche ont lieu au début du
mois de mai.

PseudnBugo, Menzieuü
urlgimireÂ iln I' Onégûn,
ytumtés truybûemps
7979.
(Plnto S. M.)
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Acer glabrum" oa,r. dou-
glagü. Erable ile Dougla"s,
(Photo S M.)

Mais d'où proviennent les §raines?
Pendant toute la première phase du projet essentiellement consacrée à la mise en place des peu-
plements, notre source principale d'approvisionnement aura été le National Ttee Seed Labora-
tory du Département de I'agriculture des Etats-Unis. Ce dernier a,ssure la récolte, la conserva-
tion et la difftrsion des graines forestières en provenance de peuplements naturels sélectionnés
en différents points du territoire des USA.

Cette opportunité nous a permis d'obtenir relativement facilement la majorite des essences qui
nous intéressent et de pouvoir choisir entre différentes provenances.

Depuis 5 ans, nous tlénéflcions également des possibilites d'échanges qui existent avec les jar-
dins botaniques de cette région. Nous avons reçu à plusieurs reprises des g;raines de l'"Arbore-
tum de I'Université du lVashingfon» à Seattle et du «Jardin trotanique de I'Université de Califor-
nie» à Berkeley.

Mais revenons au terrain. Pendant l'hiver 1987-1988, des travaux importants ont été mis en
æuvre à commencer par la réfection du cheminement d'accès depuis Plan, qui a éte retaillé
en décembre. Puis en féwier et mars, une clairière a éte ouverte dans les hauts de manière à

dégager la plantation de Douglas BIeu fDouglas de l'interieur = + du domaine des Rocheuses)
qui avait éte mise en place au printemps 1982. Il était diffrcile de conserver plus longtemps
les derniers artlres de la forêt originelle, leur exploitation sans dégâts devenant une opération
de plus en plus compliquée. I-e manque de lumière commençait à se faire sentir sous un cou-
vert redevenu important
Parmi les mauvaises surprises de cet hiver, à la fois doux et humide, il faut signaler la réactiva-
tion de deux glissements dans les bas de l'écotyre. L'un se situe à I'amont du barrage et l'autre
à I'aval. Iæ solde des glrands arbres a dû être exploité pour déchar§er le terrain.

La forêt naissante est encore peu spectaculaire bien qu'elle entre dans une phase de change-
ments rapides. Les premiers arbres mis à demeure sont maintenant bien installés et vont abor-
der les stades désisnés conlme fourre et gaulis par les forestiers. C'est une phase de croissance
accélérée otr I'on peut s'attendre à des accroissements annuels de l'ordre de 6O à BO cm chez
le Douglas, pour les meilleures provenances.
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Les Douglas les plus anciens mesurent actuellement entre 6 et I m pour les plus grands d'entre
eux. On peut les voir dans le premier contour en arrivant de Plan par le sentier forestier. Il
s'agit d'arbres semés à la Châtelaine en 1971.

Les Thuyas qui leur font face ontéte semés en 1976 et mis en place au printemps 1979. Leur
croissance estjugée excellente, atûeignant entre 50 et 60 cm par a,rr.La graine provient d'un
peuplement de Chavornay.

Tbujours dans ce même secteur, dans la côte située au-dessus des mêmes Thuyas, trois espèces

de sapins ont éte rnises à demeure au printemps 1987.

Il s'agit: du Sapin baumier de l'Ouest
du Sapin d'Arizona
du Sapin du Mont Shasta

Une quatrième espèce, le Sapin noble, a été installée en sous-bois de l'autre côté de I'arête dans
le haut du versant barrage.

Douglas et sapins illustrent bien la différence de vitesse de croissance existant entre les essen-

ces de lumière et les essences d'ombre. Si les sapins ne mesuraient qu'entre 2O et 35 cm à leur
plantation après I ans de pépinière, les Douglas atbeignaient sans trop de difflcultes de 40 à
6O cm en 4 ans!

Principales essenoes mises à demeure à ce jour dans l'écotype Orégon-tVashing;ton

Rés'ineun: Abies grandis
Abies lasioca,rpa

var, lasiocarlra
Abies lasiocarpa

var. arizonica
Abies magnifica

var. shastensis
Abies procera

(4. nobilis)
Charraeclparis

Lawsonia
Larix occidentalis
Libocedrus decurrens
Pinus contorta
Pinus flexilis
Pinus monticola
Pinus ponderosa
Picea englelmannii
Picea pungens
Picea sitchensis
Pseudotsugla menziesii

var. g;lauca
Pseudotsuga menziesii

var. menziesü
Thuja plicata
Tbuga heterophylla
Tbuga mertensiana

trhuillu s arb ore s centa :

Acer §labrum
Acer macrophyllum
Alnus rubra

Cornus nutallii
Populus trichocarpa
Prunus subcordata
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Sapin de Vancouver

Sapin tlaumier des Rocheuses

Sapin à écorce subéreuse

Sapin du Mont Shasta

Sapin noble d'Amérique

Cyprès de Lawson
Ntélèzn de l'ouest
Libocèdre

Pin blanc des Montagnes Rocheuses
Pin blanc de l'Ouest
Pitchpin à bois lourd
Epinette des Montagnes Rocheuses
Epicéa du Colorado
Epicéa de Sitka

Dou§las bleu

Douglas vert
Thuya géant
Pruche de l'Ouest
T§uga des montagnes

Erable des Montagnes Rocheuses
Erable à grandes feuilles
Aulne rouge
Aulne de I'Orégon
Cornouiller du Paciflque
Peuplier baumier de l'Ouest
Prune de Klamath



Ib.tilhtg arbustils et bu'issotrs :
Acer circinatum
Acer glabrum douglasii
Malronia aquifolium
Physocarpus capitatus
Rhododendron

macrophyllum
Rhus Glabra
Rosa californica

Erable de Dou§las
Malronia

Rhododendron du Paciflque
Sumac à rameaux lisses
Rose de Californie

Survol des différentes formations végétales présentées

L'écotype se divise en plusieurs secteurs au sein desquels on cherchera à obtenir progressive-
ment le mélange typique des essences d'une zone naturelle. Iæ tras correspond au domaine
côtier, le haut à la montagne. Le critere nord-sud est conservé dans le sens que la rive du bar-
rage reflète la situation au Washing[on alors que lapartie au sud du barrage correspond à I'Oré-
gon et au nord de la Californie. Quelques séquoias de la côte ont éte plantes le long du chemin
du bas (+ périmètre de l'actuel gllissement), alors que du séquoia §éanl anciennement appelé
lVellingtonia, a été installé à mi-côte dans le secteur du contour. Les chances de succès de ces

deux essences sont limitees dans le périrnètre de l'écotype, le sol leur étant peu favorable.

Sectcur A Domaine de la côtc twrd, de Caüifivnui.e et du su.d. ilc l'Oregon ici actuellement
dominé par le Cyprès de Lawson en mélange avec du Douglas, et quelques
autres essences telles que
Libocèdres, Erable et Aulne
d'Orégon, Sapins de Van-
couver et Pins à trois
lourd;

Sectatr B situé directement au-des-
sus du secteur A, iI corres-
pond à une formation
dominée par le Douglas -
d' tutte atvne dn bosse monta-
grùe en Orégon-Wash ingtun ;

Secteur C secteur périphérique de
l'écotype puisqu'il pré-
sente quelques essences

typiques delazone sud, des

Rocheuses en mélan§e avec
da Douglas bl,eu en prove-
nance d'Arizona et du Nou-
veau Mexique;

Sectnur D il s'agira d'aneforêtd'alti-
tud,e ar:totellement domi-
née par le Pinus flexilis, le
Pin blanc des Montagnes
Rocheuses;

nle dn mtlgennn tv,an-
tognÊ èt cheaal sur le
Wasluington, la, Colombie

hptllltÂ trbhacoryn
ou peuplier butminr d,e I'Ou.est.

(Phnto S M.)

Secteur E
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Britanniqu,e et l'Idaho (gflateau d,'Olwnogan) otr des peuplements ouverüs de

Mélèzes de l'Ouest croissent en mélange avec le Pinus contorta et le Ttemble
d'Amérique du Nord;

Secteur F domnhe dru, Thuga géa,nt l'tne des autres essences imporüantes de la Côte

Ouest qui se retrouve également à l'ouest des Rocheuses, en Idaho et en Colom-
bie Britannique. C'est un arbre qui croît en mélan§e avec la plupart des essen-

ces de la region comme la Pruche de I'Ouest, l'Epicéa de Sitka, le Dou§las, le
Cyprès de Lawson, le Sapin de Vancouver, le Pin trlanc de I'Ouest, le Clprès de
Nootka, auxquels vient s'ajouter l'Epinette des Rocheuses dans sa distribution
interieure (Inland Empire);

Secteur G iklmnine côüer d,u Washington où I'Epicéa de Sitka, le Tbuga de I'Ouest, le
Sapin de Vancouver et certains feuillus coûlme le Peuplier baumier de l'Ouest,
l'Erable d'Orégon côtoient le Dougilas.

Le périrrrètre délimite pour ce premier écotype n'offre pas toujours les conditions idéales pour
le développement forestier mais sa diversité présente des possibi-lités intéressantes de mise en
valeur.

Son interêt pour le public réside dans la découverte de la végétation d'une région (nord-ouest
de I'Amérique du Nord) qu'il ne connaît généralement pas. Pourtant plusieurs essences lui
sont familières puisqu'elles ont trouvé leur place chez nous.

La côte du Paciflque nous a fourni, par le biais de l'horticulture, le thuya de nos haies, le maho-
nia, le cylrrès de Lawson, le libocèdre et le plus rare cornouiller du Paciflque. Chacun a entendu
parler un jour du pin de I'Oregon qui n'est rien d'autre que le douglas, aujourd'hui plante
assez couramment dans nos forêts. Iæ sapin de Vancouver, l'épicéa de Sitka, le thuya géantet
le cylrrès de Lawson ne sont par contre, utilisés que très occasionnellement en foresterie.

La substitution du peuplement original par la "forêt paciflque» se fera au r;'thme des dégage-

meuts et mises en lumière nécessaires à chacune des essences irnplantées,

Iæ Tbuga supporte tres bien un couvert même irnportant alors que le douglas, le sapin de Van-
couver et l'épicéa de Sitka demandent à être dégagés plus fortement pour s'établir et croître
correctement l,e r:nélèz,e de l'Ouest a besoin de la pleine lumière.

La réalisation de l'écoQrpe se poursuit au gré de la disponibilite de nouvearx plants.

Eco§,pes en préparation

Il s'agit des écotyres du Caucase et du Japon pour lesquels certains semis existent déjà en
pépinière.

L'écotgpe japonuis sera centré sur la hêtraie à Fh,gus crenata ou "buna, des Japonais. C'est
I'association climacique la plus irnportante de l'étage montagnard japonais. Cette hêtraie est
répandue de la région côtière du sud de Hokkaido à la latitude 39" nord et monte jusqu'à 700
à 1OOO m d'altitude. Plus au sud, elle se limite aüx zones montagneuses prenant proglressive-
ment de I'altitude pour se situer entre 1OOO et 19OO m dans les Iles de Shikoku et Kyushu.

Deux variantes de composition floristique assez différentes seront présentées, celle de la côte
de la Mer du Japon et celle de la côte pacifique.

L'écotgpe caucasien. - Le Caucase, situé à la limite de l'Europe, possède en altitude des srou-
pements forestiers proches des nôtres avec certaines espèces identiques (ex. le frêne, l'if, l'éra-
ble sycomore, le charme, les tilleuls à grandes et petites feuilles). Ces espèces constituent des
écotypes lorsqu'ils ne sont pas reconnus à titre de variété cornrne c'est le ca"s pour le pin
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sylvestre représente là-bas par la variéte ohamata, et le coudrier par la variéte «pontica».

Les genres communs sont très nombreux. Le hêtre se retrouve sous forme de hêtre d'Orient,
l'épicéa sous forme de sapinette d'Orient et le sapin sous forme de sapin du Caucase.

L'écot;,pe caucasien de l'Arboretum présentera le versant Caspienne du Caucase et un peuple-
ment d'altitude du Caucase de l'ouest.

L'écotype d,e L'est d,e l'Amérique d,u Nord. - Il présentera un peuplement de hêtres d'Amé-
rique et un peuplement de tulipiers de Virginie avec toute la garniture des essences les
accompa§nant.

L'écotype chinois. - Il pourrait ésalement se réaliser un jour. Il delT ait faire pendant à celui
de la façade atlantique de I'Amérique du Nord pour montrer la parente des deux flores qui se

caractérisent par leur extrême richesse par rapport à celle d'Europe, Ce fait est à mettre en rela-
tion avec la pression plus nuancée qu'ont exercées les modifications de climat et en particulier
les gllaciations sur ces deux continents dans leur domaine tempéré. Alors que l'Europe subis-
sait un appaul,rissement important de sa flore, I'Amérique du Nord et la Chine conservent
encore une flore d'origine tertiaire.
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Perspectives

La réalisation de ces nombreux projets dépendra à la fois:

des disponibilités effectives en terrüin propi,ce à l'élaboration d'un projet général

d'implantation

des possibilites de financement qui s'offriront

de la possibilite d'obtenir les Élraines recherchées en quantite et qualite sufflsantes pour

mener à trien notre production de plants

enfln, avec ou sans nouveaux éco§pes, un certain renforcement du personnel de l'Arbo-
retum semble inévitable si I'on veut être en mesure d'assurer l'entretien correct des

collections.

Les verger§
par Roger Corbap

L'Aubonne, c'est l'aubaine

C'est par un bel après-midi d'automne 1975 qu'un coup de teléphone de René Badan m'apprit
la bonne nouvelle. La commission technique de I'Arboretum acceptait la proposition de créer

des vergers constitués d'anciennes variétés locales, de mettre sur pied une «banque de gènes".

C'était d'autantplus important que la disparition des variétes locales allait en s'accélérant: 23O

variétes de pommes de table en Suisse romande en L925 et, dans le commerce, une douzaine

5O ans plus tard.

La pépinière

Première difflculte: où préparer les arbres fruitiers? La pépinière en Plan étant déjà pleine' J.'P.

Dégletagne proposa de distribuer cette tâche à ses amis pépiniéristes. On se rendit vite

ln porcetk d,u Créport
m printnm.ps 7987.
(Phato R- C.)

28



compte que ce n'était pas la solution cax le premier essâi se solda par un échec. Vint alors le
secours du Tbchnicum d'arboriculture et de viticulture de Changins. Iæ directeur, J.'F. Schop'

fe4 me proposa de donner ce thème comme sujet de travail de diplôme à ses étudiants et de

demander à la Station fédérale de recherches agfonomiques à Changins (directeur A. Vez) du
terrain pour une pépinière. Ainsi grâce à cette fructueuse collaboration, la collection put
démarrer.

Un sérieux coup de pouce nous est aussi prùrvenu par le canal de Mme Berthe La.ng-PorcheL

Pour honorer la mémoire de son père, feu le Conseiller d'Etat trbrdinsn6 Porchet' initiateur
entre autres de la première loi sur l'arboriculture, elle fit un legs à l'Arboretum, destiné

surüout aux vergers.

La pomme d'abord

II fallait commencer par necenser et multiptier les variétés locales de pomme parce que très
menacées par la concurrence des cultures industrielles d'une par! et parce que le public était

sensit ilisé par l'omniprésence de la Golden dite delicious. Avec l'aide de P.'Y. Monico, élève du
Tbchnicum, de K. Stoll de la Station fédérale de W?idenswil, on recueillit dans un premier
temps une trentaine de variétés suisses et davantage d'étrangères. Les premières furent trans-
ptantees à l'Arboretum, en Plan d'abord, en La Vaux ensuite; les secondes au Centre horticole
de Lullier.

Les arbres sont sreffés sur franc; le choix des hautes tiges a été pris pour les raisons suivantes:

entretien treaucoup plus facile, surüout en ce qui concerne les traitements antiparasitaires,

durée de ie Ç5 fois plus longue. En outre, les anciennes variétes ont éte conÇues pour de tels

arbres et supportent mal d'être cultivées en basse tige, du moins certaines d'entre elles comme
la Graoetætpin etla Belle dn Boscoop.

N'oublions pas non plus l'aspect esthétique d'un artrre normalement constitué, âvec une cou-

ronne bien développée, capable d'abriter des nids d'oiseaux et une foule d'insectes. Par contre,

le sysême haute tise occupe beaucoup de terrain, en gros 1OO m2 par arbre. De ce fait et vu
le nombre de variétes beaucoup plus élevé que prévu, on dut se limiter, la mort dans l'âme,

à un seul arbre par variétn. Cette situation périlleuse est heureusement atténuée, pour les

Ia mètno trnrcelle
au printzm,ps 7988,
arborisée it 9O ob,

Phob n. C.)
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Cerïses "Ruuges à lcirsch".
(Photo R. C)

pommes, par Ia présence de la doublure au Centre horticole de Lullier (dir. J.-M. Mascherpa)
et sous l'experte surveillance de P.-Ls Rosset Elle comprend aussi des variétés étrangères, ceci
en ba,sse tige, sur les porte-greffes Mg et Mze.

La troupe des rabatteurs
En tout premier lieu, il faut savoir où se cachent les variétes locales. Le recours aux medias
(appel à la radio, dans lesjournaux), se révéla fort décevanL Les lecteurs ou auditeurs confon-
dant notre recherche avec leur propre intérêl c'est-à-dire, savoir enfin le nom de leur variéte.
Dans l'ensemble, il n'y eut pa,s 3 o/o de renseignements intéressants.

Par contre il s'est constitué, avec le temps, un réseau de connaisseurs, anciens arboriculteurs
ou pépiniéristes, qui s'est revélé très effrcace. Il faut citer parmi eux G. Planchamp de Vou.r,'ry,

§rand connaisseur de la plaine du Rhône et de la Savoie, Georses Fh,l,re, ancien directeur de
la Station cantonale vaudoise d'arboriculture, Bernard Vauthier, instituteur à Bôle, Michel
Juillard et ses amis à Porrentruy et treaucoup d'autres.

huits à pépin, fTutts à noyaux
Après les pommes, les poires. Ph. Bamas, du Tbchnicum, utilisa les mêmes méthodes,
c'est-à-dire I'écussonnage au pied dejeunes porûe-greffes francs. La surprise, en pépinière, vint
du fait que la plupart des anciennes variétés étaient incapables de former un beau tronc droit
Elles étaient greffées, autrefois, en tête sur un poirier à cidre à qui revenait la tâche de produire
un tronc robuste et bien vertical.
Le grand nomtrre, presqu'une centaine de variétés trouvées, firt une autre surprise. Il s'agit
avant tout de poires à cidre el en Suisse romande, de poires à cuire, souvent dénommées poires
à rissole.

Pour les cerises, on s'atûendait au contraire à en trouver davantase. M. Bovet eut quelque peine
à lancer le travail, les informations orales sur les cerisiers étant beaucoup moins précises que
celles sur les fruits à pépin. C'est dû, sans doute, à la difflculté de les déterminer avec précision.

Quant aux prunes et pruneaux (en bon français quetsches), J. Maurer n'a pas recueilli beau-
coup de variétés mais par contre de nombreux types de Bérudge (origine neuchâteloise) et de
types de pruneau de BâIe, profltant pour ces derniers des travaux de Wâdenswil.
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Situation en 1988

La collection comprend en ce moment 258 arkrres, représentant 255 variétes dont la répartition
entre les trois vergers est donnée dans le tableau 1.

Iæs plantations se sont échelonnées de l'automne 1981 au printemps 1988 (renvoi en automne
1987 à cause des pluies incessantes) avec I'aide bénévole de la Société genevoise de dendrologie
et la Société vaudoise d'horticulture, section de Lausanne (tableau 2).

Iæs prernières plantations souffrirent d'étés secs et les arbres eurent de la peine à prospérer,
surûout en La Vaux. En Crépon, où se trouve le plus grand vergel le sol est profond et les arbres
s'y plaisenl tout particulièrement les cerisiers.

Nos plus féroces ennemis sont les carnpagnols terrestres (Arrxicolq, terrestris) qui rongent sans
pitié les racines, surtout durant l'hiver. Certaines variétés semblent les attirer plus que
d'autres: les pommiers Playnboule etMatpleh,e ont éte plantes deux fois et une troisième sera
nécessaire.

L'entretien de la collection représente un gros travail. La taille ftrt assumée au départ par Ch.
Blaser et les élèves du Tbchnicum, puis par ceux du Centre horticole de Lullier guidés par P.-Ls

Rosset Les traitements contre les pucerons (1 à 2 par saison) sont exécutés par le géranL

Quelques curiosités

Outre les ancêtres des pommes , l'Atr/i rose et surtout l' AIti étoilé, à la forme penta§onale, (un
caractère primitifl, on a la Boaard.e, vaudoise par excellen ce, la FYançoise qui débourre après
les foins, la Rcinettn d,e Ctyurfu,g (de Genève) qui réagit par hypersensibilité à la tavelure, la Car-
rée d,e Cheaard,(Neuchâtel) toute bosselée, laChamanelte qui était vendue au marché de Voul'ry
à la SaintJean au 18" siècle, la IIBineLte d.e Fbrlem,s tattn verte mais de longue conservation. Les
porrrmes douces autrefois séchées, sont nombreuses et ne portent pas de nom à I'exception de

la Rymtnn ruiel (GE), de la Motteranch.e (entre Bex et Villars) et la Dowce d,e Lustorf (FR) ou de

la célèbre tumme d,'Uster (Z}I).

La Seçû en gueule est à la poire ce qrurel'Ayri étttilé est à la pomme; cette minuscule et précoce
poire (3 g) était connue avant notre ère. Ces variétés, bien que n'étant pas indigènes, ont éte

incorporées à la collection à cause de leur lointaine origine et leur situation de départ pour
la sélection. Parmi les poires à cidre, citons, outre les nombreux trlessons, la Juteuse d,e

Cerises *Noires d,e
Chtusonncs".
etub n c.)

31



Chqilfu, un probable croisement naturel
de la poire maudp (ort Schnaei.zer Wqsser-

birne,tarûelle donne de jus). Sous le nom

§énéral de tuire à, rissok se cachent plu-
sieurs variétés; immangeables crues, elles
deviennent excellentes après une longue
cuisson. Iæur chair rose, peu juteuse,
dégage un parfum remarquable.

Parmi les poires de table, la Bergo,motte d,e

Ba,llui.gues était déjà mentionnée dans le
recensement de 1929 comme bonne poire
fondante. Elle prospère très bien en alti-
htde. La poire lrelon fiorée dans la vallée
de la Broye est à la fois juteuse et sucrée.
C'est une variété d'automne. Les poires à
sécher ne sont pas rares en Suisse alle-
mande (par exemple laLuaerner Ltingter),
alors que ce rôle est tenu en Romandie par
la poi,re cha/tûLe (d'oriEFne française), avec
les synonymes de tuire ôt, goliaND), Kan-
nepire (JII), Channelvime (Suisse alle-
mande), Etrangliutù (France).

Dans la falnille des cerises, outre les rouges
très sucrées, les noires de divers villages
(Chavannes, Cheyres, Etoy, Montreux), il
existe aussi des variétés complètementjau-
nes qui, par leur couleur, trompent les
oiseaux qui les considèrent comme pas

mûres. Une griotte, proche de la griotte de la Taussuinâ sans y être identique, fleurit en juin
et mûrit fln septembre-mi octobre, soit un rlthme déphasé par rapport aux autres.

C'est le pourtour du lac de Neuchâtel qü recèle tant de prunes, à commencer par les divers
tytrres de Bérud,ge, délicieuse petite mirabelle rose. [æ prunier dela Prülle près des Evouettes
[VS) ne se distingUe pas par ses fruits mais par son exceptionnelle vigueur. Iæ tronc de l'arbre
d'origine mesurait, à 1 m du sol, 3,75 m de circonférence.

Tâches pour l'avenir
La recherche de variétes locales ne seraja,rnais complètement terminée; on peut considérer tou-
tefois que le plus gros du travail sera fait avec la plantation des derniers pruniers.

Le rôle de la collection n'est pas seulement d'être un conservatoire; il doit être plus dynamique,
devenir une source de caracêres positifs à transmettre dans les variétés futures. Il conviendra
donc de déterminer les qualités que possèdent certaines de ces anciennes variétés, par exemple,
la résistance aux maladies, au §el, à la sécheresse, la rusticité, le manque d'attraction pour les
insectes ravageurs, les valeurs nutritives et de garde des fruits, etc. Il y a, en résumé, une foule
d'observations, voire d'essais, à enregistrer.

Une comparaison avec la doublure du Centre horticole de LuIIier permettra de déterminer
l'influence des porûe-§reffes sur la qualité et la quantité des fruits.
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On envisase également une description détaillée de ces variétés, du moins des plus intéressan-
tes, ceci avec photographies en couleur et dans le cadre d'une pomolo§ie des variétes indigènes.
Enfin, il faudrait compléter cette collection par les noyers, si divers dans notre pays, ainsi que
les châtaigniers qui jouèrent autrefois un rôle importanl pas seulement au Tbssin. Ceci pour
autant qu'il y ait des surfaces à disposition trien entendu.

Il est évident que cette collection, la première et la plus importante de Suisse, n'est que dans
sa tendre enfance. Elle sera beaucoup plus attractive dans quelques vinglt ans, lorsque les

arbres se seront développés selon leur rythme prlopre et surtout produiront des fruits.

L'étatrlissement d'une telle collection est le résultat d'une collaboration de très nomtrreuses
personnes, allant de l'envoi de fruits ou de glreffons à l'entretien des arbres en passant par la
plantation et bieutôt la récolte. Qu'elles soient ici toutes sincèrement remerciées de leur
dévouement et de leur intérêL

MBLEAU I Répartition des variétés entre les 3 ver§ers

Verger en: Pommiers Poiriers Cerisiers Pruniers Ilotal

Crépon
La Vaux
Plan

46 56 53 t2 L67
45 26 7l
153220

106 A2 56 L4 254

MBLEAU 2 Nomtrre et répartition des arbres plantes, par année

Année:

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

Pomrniers Poiriers Cerisiers Pruniers

15
37
13 59
t2
18 25
,l

ï

j
I

16
11

16 12

2

106 99

La différence entre les totaux des 2 tableaux est due aux arbres morts.

t453

Musée du bois
par J.-E Rabert

Introduction

"Le souci de la culture populaire naît quand les sociétés paysannes disparaissent".

Ainsi s'exprime Bernard Charbonneau dans son «Paradoxe de la culture». Et il précise encore:

"Nous voyons aujourd'hui les derniers okljets en matériau duratrle: les fourches ou les pots
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des paur.res métayers, passer du secteur utilitaire au secteur culturel en passant de la grange

au musée ou au salonr.

Inconsciemment, le Musée du bois participe sans doute de ces mécanismes. îbutefois, son exis-

tence relève aussi et avant tout du souci qu'éprouvait le comite de l'Arboretum de voir les pre-

miers visiteurs s'en retourner déçus! En effet, en 1973, I'Artroretum n'a que cinq à six ans
d'âge. Iæs artrres sont encore bien petits et si les premières plantations sont en place, elles ont
peine à se laisser deviner dans les hautes herbes. Et les curieux qui s'aventurent dans le vallon
pour découvrir cet arboretum dont ils ont entendu parleq ne voient rien, à moins que
quelqu'un soit là au moment propice pour leur fournir explications et commentaires. Il parut
donc ursent d'avoir dès que possible quelque chose à montrer qui n'ait pas besoin d'un siècle
pour devenir! D'où l'ldée de créer un musée de la forêt et des métiers du bois.

Conception

L'idée d'un tel musée fut lancée lors de l'assemblée générale de 1972, qui tenait ses assises au
restaurant de I'Esplanade à Aubonne, plus précisément le 6 mai de cette a,rrlo,ée 1972. L'écho
firt d'emblée positif grâce à I'intervention du président de la Société vaudoise des patoisans.
Cette association en effet avait rassemblé nombre d'otljets, glanés dans nos campagnes de 1952
à 1956 par feu Jacques Chevalley, trop tôt disparu, qui avait espéré réaliser un musée d'ethno-
graphie vaudoise à Savigny. Le projet mourut avec son animateur et les collections firrent
transférées ultérieurement à Moudon. En allant les y quérir, l'Arboretum pourrait concrétiser
enfin ce vieux projeL Mais du trésor rassemblé, on ne devait retrouver qu'une septantaine
d'objets qui firrent transportés à Aubonne en février 1974.

C'était peu de choses, mais le coup d'envoi était donné!... Or, ce premier lot comportait plus
d'objets paysans que d'outils proprement dits: cela eut pour effet de modifier sensiblement les
objectifs initiaux et d'élargir les horizons pour emtrrasser l'ensemt)le de cette civilisation
rura.le qui servait de cadre à la vie de nos aieux. Projet ambitieux qui justifie Ia désignation
de "Conservatoire rural" adoptee pour notre musée.

Or, il fallut tres tôt se rendre à deux évidences: la première c'est que la place ferait vite défaut
et que le programme des sujets concernés par la vie rurale dans son ensemtrle était beaucoup
trop riche pour nos possibilités réelles d'accueil. La seconde, c'est que le nomtlre des musées
locaux étant en croissance réjouissante dans le pays, il convenait de retrouver pour notre
musée une spéciflcité qui le distingue des autres et qui évite redites et doubles emplois. Retrou-
ver les mêmes objets dans les divers musées dévalorise en effet les uns et les autres. Et c'est
pourquoi notre «Conservatoire rural, redevient "Musée du bois" en 1978.

Autre changement d'optique par rapport aux concepts de départ: on avait irnaginé pouvoir
s'en tenir aux outils de chez nous, témoins de la vie vaudoise. Mais il fallut là aussi faire mar-
che arrière et abandonner des positions trop puristes ou exclusives. En effet, les outils, comme
les autres otrjets du reste, voyagent, se transmettent, migrent d'un atelier à l'autre par-dessus
les frontières. A tel point qu'il est quasi irnpossitrle de certifier leur origline. D'autant qu'il n'y
a en fait aucune différence significative entre un rabot vaudois et un rabot valaisan, entre un
marteau de chez nous et son homolog[re français, allemand ou italien! Les formes des outils
du trois sont du reste moins sujettes à variatlilité ou à faciès locaux que celles des outils de la
terre. Ainsi ftmes-nous conduits à accepter des outils quelle que soit leur origine, mais en lirni-
tant toutefois notre recherche à l'Europe centrale.
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Iæ musée et ses équipements

Le musée tel que nous le connaissons en 1988 ne s'estpas realisé d'un seul coup. C'est même
de façon très progressive qu'il a acquis sa structur€. Si nous tentons de retracer la courbe de
cette évolution, on obtient l'enchaînement suivant:
Iæs premiers objets recoltés en 1974 flrrent stockés dans un petit local dit «du comité,, a,rné-
nagé §ommafuement dans I'ancienne ferme Stettler. Ils furent présentés pour la première fois
à l'occasion de l'assemblée du 18 mai, posés tout simplement sur des cageots, dens la vieille
grange. On espérait encore, à ce moment là, qu'i.ls pourraient un jour trouver place dans une
ferme-musée.

Enjuin de cette même année, la façade nord de la ferme s'affaisse et avec la penspective de tra-
vaux importa,rrts de réfection, on caresse celle d'aménager un local d'exposition à l'étage. En
1975, les collections sont éparpillées dans divers hangars de la region pendant que s'effectuent
les travaux de reconstruction.

En mai 1976, le
musée - ou tout
au moins ce qui le
deviendra - est
prêt: 180 m2 sont
disponibles pour
recevoir collec-
tions et visiteurs;
mais les objets
doivent être dépo-
sés au sol, le long
des parois, appro-
ximativement là
où ils trouve-
ront ultérieure-
ment leur glte.
L'assemblée 1976
est prél'ue pour
le 25 septembre
et I'on s'efforce,

Brâce à Marcel
Duponl de prépa-
rer d'urgence des

tréteaux et sup-
ports provisoires
pour que le musée
puisse accueillir
ses premiers visi-
teurs. C'est pour
cette même date
aussi que la
meule de char-
bonnier est instal-
lée dans le vallon
grâce à M. Mauro

I)es oubils ili4nnæ l'qaule dE mrruton tru hnchn à equnrrir des ch.a.rpenti,era, une hzr-
nainptte ilu 18. siàck- un rabot ù mimres tl'rigirw gri$mLe ahtant il,e. 7873.

(Phnta tuscal Veilk ril,)
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Salvi, donateur de la cabane construite en son temps par son père dans les forêts de

Provence.

Dès 1977, un gardiennage volontaire hebdomadaire est organisé afln que les collections soient

accessibles au public tous les dirrranches après-midi de la belle saison, soit d'al'ril à fin octobre.

L'année suivante, le panneau d'entrée, gravé par M. Michel Freyrnond, marque Ia reconversion
officielle du musée et le retour aux intentions originelles d'en faire un musée du bois plutôt
qu'un musée paysan. Mais cetûe brève ouverture sur l'ensemble de la civilisation rurale
d'autrefois devait laisser une trace durable par le maintien d'un modeste secteur con§acré aux

objets de Ia vie domestique. Un secteur qui apporte au musée un peu de fantaisie et de couleur,
qui lui donne un rien d'oxygène sans prétention et surtout sans exiger une présentation

exhaustive dans ce domaine. 1978, c'est aussi l'année où l'Arboretum fête son 1O" anniver'
saire. A cetûe occasion, le musée se manifeste en offtant aux visiteurs des pains de pomme de

terre fabriqués à l'ancienne et selon une üeille recette du Pays-d'Enhaut par M. Chapalay des

Moulins et presente un choix de synchromies prêtees pour I'occasion par leur auteur, le
D" Oscar Forel lui-même.

C'est au cours de l'hiver 1979-1980 que commencent les travaux d'aména§ement intérieur du
musée: pose du planelage d'abord, installation des équipements d'éclairage ainsi que de Ia

soufflerie d'air chaud. Mais ce qui va faire du musée ce qu'il esl c'est la galerie suspendue da,ns

la charpente qui tire parti de I'espace aérien, litrère quelques 70 m2 supplémentaires de plan-

cher et fait chanter le bois dans la plus pure tradition compagnonnique. C'est au §énie de Mar'
cel Duponl maître charpentier, trop tôt arraché à notre amitié, qu'est due cette réalisation
exemplaire qui, à I'instar des chefs-d'æuvre des maîtres d'autrefois, ne porbe pour signature
que la réalité qu'a su lui conférer celui qui l'a imaginé, pensé, dessiné puis enfin réalisé de ses

propnes mains. En 198O, seule une partie de l'étage sera ouverûe aux visiteurs qui y accèdent
par un escalier provisoire.

Le second escalier, celui qui permet de redescendre sans revenir aur ses pas, sera mis en place

en 1981 et c'est pour Pâques 1982 que I'escalier provisoire de montée sera remplacé par
l'our.rage déflnitif. La dernière main aux inftastructures du musée n'interviendra qu'en 1984

avec la pose du sigle de l'Arboretum en marqueterie sur le tambour des escaliers de montée

et avec la création des pa,nneaux en étoile pour la présentation des objets apparÛenant au sec'

teur "forêt".
A partir de ce momenl on peut admettre que les structures sont en place et qu'il ne reste plus
que de petites arnéliorations à apporüer: au niveau de l'éclaira§e notamment, de la numérota'
tion des objets aussi, en dotant l'escalier d'accès au musée d'une main courante, en remaniant
par touches ponctuelles la présentation des ateliers ou en élevant la qualite des objets
presentés.

1987: profltant d'autres travaux dans Ia maison, on aména§e la soupente sur le flanc Est du
musée en ouvrant une porte de communication dans le musée même et en y installant la
lumière. Ainsi, le musée dispose-t iI d'un petit local de dépôt pour le ran§ement du materiel
d'exposition: vitrines, panneâux, etn., et pour la préparation des expositions temporaires.

I-es collections

Elles se sont développées au fll du temps selon une cadence relativement rapide et régulière.
En moyenne sur les 14 années écoulées, ce sont 224 pièces qui ont éte enregistrées par an. Les

extrêmes se situent en 1975 où on a inscrit 447 entrées au câtalogue (soit pratiquement le dou'
ble de la moyenne annuelle), et en 1987 oir l'on n'a recueilli que 125 pièces (soit la moitié
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environ). Sur I'ensemble des objets enrcgistrés, 74 96 (soit les trois quarts en chiffres ronds) ont
éte donnés et 26 ÿo seulement achetes.

Il est vraisemblable que la moyenne des entrées baisse dans les années à venir. D'abord parce

qu,avec un catalogue de plus de SOOO pièces au l""janvier 1988, il devient plus diffrcile de trou-

ver des pièces de complément, d'autant que le musée a déflni sa spécificite, d'autre part parce

qu,il est nécessaire de se montrer plus sélectifs qu'au déparl a,fin de ne pas laisser prendre trop

d'extension à des stocks difflciles à gérer.

Les surplus sont actuellement constitués par des doublets, par des compléments de séries

qu,on n'a pu expose4 faute de place (environ 2O0 rabots en réserve, par exemple), par des ate-

liers qui n'atbendent qu'une occasion pour être présentés au public (plombier, tailleur de

pierre, ou cordonlder), par des pièces isolées ou disparates au§§i.

Ces réserves importantes ont déjà dû être déménagées à plusieurs reprises: à Lavi$ny d'abord

puis à Aubonne chez un particulier en attendant leur transfert dans un hangar qu'il a fallu
abandonner à son tour. Actuellement les ob.iets de faible encombrement sont stockés dans les

combles de I'Hôtel de Ville alors que les grosses pièces ont été déposées dans une chambre inoc-

cupée de la ferme du Bois du Chêne, à Genolier. Les charmes et autres outils aglricoles ont éte

remis à I'Association du Moulin de Saint-George pour être exposés dans le local du batÛoir con-

necté avec I'ancienne scierie remise en état de marche. Ainsi, pourronüils être présentés au

public en complémentarité de ce que présente I'Arboretum.

'1

-
-

corbin ita connc: t,art paptlaire sa/it tlécoutrîr lE m{tltÆ ilans les îÙflres nafrurelles.
(Prtoto tuBcal Veillaril)
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Les publications

Elles ont coincidé pratiquement avec I'ouverture rég;ulière du musée puisque le premier cahier
date de 1976. Dès lors, le musée s'est fait un devoir et un point d'honneur de faire paraître cha-
que a,nnée une nouvelle publication. La gageure a éte tenue jusqu'en 1982 puisque six cahiers
ont vu le jour avant la parution du "Guide du musée" sorti de presse pour la carrrpagne 1g82.
Pas de cahier en 1983, mais édition en lieu et place d'une série de 7 carûes postales en couleur.
Puis la série des cahiers reprend son rSrthme annuel de parution, avec en plus la réédition, en
1985'1986, de deux cahiers épuisés: celui consacré aux rabots et celui réservé aux vieilles
bornes. Ces rééditions ont éte rendues possibles grâce à un legs de 1O000 fr.

A part les cahiers et le gluide, un classeur intitulé "Objets insolites du musée, a étn éütn entre
1977 et 1985. Il comporte 80 flches, soit I séries de 1O flches parues au rythme d'une série par
a,rr environ.

Et en 1988, pour accompâgner I'exposition spéciale consacrée aux «Pièges dans la ferme», une
brochure originale pour la détermination de nos micro-mammifères intitulée «I1 y a souris et
souris...» fut éditee sous ce titre.
A défaut de rapporÛer beaucoup d'argenl ces putrlications, qui semblent appreciées du public,
font revil're les collections, font connaître notre musée hors de nos frontières et sont aussi un
moyen d'intéresser d'autres milieux et d'élarSir l'éventail des personnes susceptibles de
découwir l'Arboretum lui-même.

r-es cahiers sont tirés à 15oo exemplaires chacun, le guide à 4000 exemplaires.
La quadrichromie fut introduite dans nos publications à partir du cahier No g, paru en 1986.
Cette innovation ftrt bien accueillie. Les cahierr, en s'adaptant aux exigences toujours plus éle-
vées qui sont le propre de notre époque, y gagnent incontestablement, d'autant qu,un effort
sensible a été consenti pour qu'une illustration plus abondante épaule les textes. Mais ces a,mé-
liorations n'ont pas éte sans renchérir sensiblemeut les coûts de production, de sorte que les
prix de vente ont dû être réajustés et des appuis extérieurs recherchés.

Expositlons temporaires

Le guide du musée, avec la numérotation-repère qu'il impose, est un instrument précieux pour
le visiteur, mais c'est aussi, du même coup, un facteur d'inertie et I'embryon d,une ankylose
possible pour le musée! C'est pour lutter contre une telle paralysie éventuelle que dès 1984 des
expositions temporaires furent organisées dans un secteur du musée reservé à cet effet
La première, qui devait marquer les dix ans d'existence du musée, firt mise en place pour
l'ouverture de Pâques 1984. Intitulée «Iæ ma.rtnau et ses lonnes», elle devait être prolonsée
jusqu'à fln 1985.

La seconde, en 1986, permit la présentation de l,ensemble des "Objets irtsoltitcs d,u mnsée,
correspondant aux 8O flches parues dans le classeur ad hoc.
En 1987, une quarantaine de posters reproduisant les principales images du cs.hier No 10
«PicrTs grantées et rymboles» presentaient un échantillonnage des motifs g;ravés dans la pierre
de nos fermes par ces sculpteurs anonJ,.rnes qui signaient parfois d'un hiéroglyphe. Cetüe expo-
sition permit aussi la présentation des outils du tailleur de pierre.
Enfln, pour cette 20'année de I'Arboretum, - qui est conjointement la 15" du musée - une
exposition annoncée sous le titre «Des saüri,s et dns tra,yryes» fut mise en place. EIIe comportait
deux volets: d'une part une collection de souricières et ratières mettant en exergge habileté et
§énie inventif de nos ancêtres; d'autre par! une présentation d'un secteur peu connu de
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notre faune indigène: nos petits mammifères que l'on traite indistinctement de "souris" et qui
n'en sont pas toujours, tant s'en faut! Collection permanente d'anirnaux naturalisés, collection
temporaire d'anirnaux vivants aussi, pour la plus grande joie de nos plus jeunes visiteurs!

En 1985, pendant la saison morùe pour le musée, l'exposition sur les marteaux fut présentée
pa,r la Direction de Miglros-Vaud dans trois de ses centres de vente, en l'occurrence ceux de Cris-
sier, Yverdon et Renens.

En 1987, l'exposition sur les objets insolites firt louée par le Centre com.mercial d'Ecutllens et
présentee dans son hall principal pendant une quinzaine de jours et, en 1988, ce même Centre

d'Ecublens louait l'exposition sur Ies marûeaux, reconstituée pour la circonstance, et qui,
ensuite, fut transférée comme exposition temporaire au Musée du fer de Vallorbe pour une
durée de trois mois.

Nous espérons poursuil're sur cetûe lancée et rendre possible - par le truchement de ces loca-

tions - Ie financement des expositions que nous aimerions encore préparer.
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Association de I'Arboretum du Vallon de I'Autronne
Aubonne

STAIUTS

Article pretwier. - Rukom, sociale
Sous la dénomination "Association de l'Arboretum du Vallon de l'Aubonne" (dési§née ci-après
par: AAVA), il est créé une association sans but lucratif au sens des articles 6O et suivants du
Code ciwil suisse.

Son siège est à Autlonne et sa durée est illimitee.

Article 3. - But
L'Association groupe les personnes physiques et morales désireuses de soutenir et de déve-
Iopper dans le vallon de I'Aubonne un arboretum et accessoirement un parc animalier, cela
dans un but scientiflque (tant pour le public que pour les milieux professionnels), éducatif
et récréatif.
Il est précisé que les immeutrles et arbres sont propriéte de la Fondation Arboretum du Vallon
de I'Aubonne, à laquelle I'Association accorde toute l'aide possit»le.

Arücle 4. - Mevnbres
L'AAVA comprend: des membres individuels, des membres individuels à vie,

des membres collectifs.
La qualite de memtrre s'acquiert par décision de I'AAVA, ensuite d'une demande d'admission
écrite et le paiement de la cotisation annuelle.
La qualite de membre se perd:

par le décès;
par démission notifiée par écrit avant le 31 décembre de l'année en cours;
par I'exclusion prononcée par le comité de direction de I'AAVA pour de justes motifs, le
droit de recours à I'assemblée étant réservé;
par le non-paiement de Ia cotisation dans le délai réglementaire.

Les membres collectifs se font représenter à l'assemblée générale par un délégué.

Artticle 5. - Ressources
Les ressources comprennent: a)

b)

c)
d)
e)
f)
g)

Article 6. - Organes d,e l'Associaüon
Les orglanes de I'AAVA sont: l'assemblée générale, le comité de direction,

les vériflcateurs des comptes.

Article 7. - Assetnblée ghüru,Le
L'assemtrlée générale de I'AAVA est composée de membres désisnés à l'article 4. Chaque mem-
trre a droit à une voix. L'assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an, au printemps,
sur convocation du comité de direction.
Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées sur demande du cinquième
des membres ou décision du comite de direction.
L'organe officiel des publications de I'AAVA est la Feuille des avis officiels du canton de Vaud.
Les publications, accompaginées de I'ordre du jour, doivent être faites ving;tjours à I'avance.
L'assemtrlée générale est valablement constituée quel que soit le nornbre des membres pré-
sents. Elle ne peut délibérer que sur les objets portes à I'ordre du jour. Pour être portees
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à l'ordre du jour, les propositions des membres doivent être présentées au comité de direction,
par écril dixjours à l'avance.
^Sans limitatidn des prérogatives conférées par la loi, I'assemblée générale a les compétences
suivantes:
ElIe élit pour quatre ans:
a) le pr?sideit du comite de direction, qui est également président de I'assemblée générale.

Il est rééligible;
b) Ies memtrres du comite de direction. IIs sont rééligibles.
Elle étit pour deux ans les deux contrôleurs des comptes et le suppléanL L'un des contrôleurs
et le suppléant sont rééligibles une fois.
Elle appiouve la gestion et les comptes. Les comptes, vérifiés par une fiduciaire, font I'objet
d'un rapport des deux contrôleurs.

Arücte 8. - Com;ite d,e ùirecüon
Le comité de direction de I'AAVA est composé de cinq membres au moins, élus pour quatre ans
et rééligibles.
Il gère et administre Ies affaires de I'AAVA. Il prononce les exclusions.
Il T tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée
générale.

Article 9. - Signatures
L'association est valatrlement ensagée par les signatures collectives du président ou du vice-
président du comite de direction ef du secrétaire ou d'un membre du comite de direction.

Articte 10. - Vérilicateurs des com.ptns
Les comptes qui se terminent le 31 décembre de chaque année sont vériflés par une flduciaire
et par dôux v?rificateurs élus pour deux ans, ainsi qu'un suppléant.
Leô vériTicateurs font un rappoit écrit à I'assemblée sur le résultat de leur vérification et, le cas

échéant, des propositions. Ils vériflent l'état de la fortune et les résultats annuels et ont en tout
temps le droii dê prendre connaissance des lil,res comptatrles et de toutes pièces justificatives.
Ils sont rééligitrles.

Ar?icle 77. - Responsaülite
Les membres sont exonérés de toute responsabilité personnelle quant aux engagements pris
par I'AAVA, Iesquels sont uniquement §arantis par I'avoir social.

Article 72. - Elecüotts
Le comité de direction est élu par l'assemblée générale' pour quatre ans.
Les éIections ont lieu à la majorite absolue des memtrres présents au premier tour et, au second
tour, à Ia majorité relative. §i h demande en est faite par cinq membres, ce§ élections ont lieu
au bulletin secret

Articte 73. - Vottr,tions
Les votations se font à main levée ou au bulletin secret si la demande en est faite par cinq mem-
bres au moins.

Article 74. - Moülicaüons des stntuts
Les modifications des statuts doivent recueillir I'approbation des trois quarts des membres
présents.

Arücle 75. - Dissolution
La dissolution de I'Association de I'AAVA peut être votee par une a,ssemblée générale extraordi-
,rri*", 

"o.r.roquée 
spécialement à cet effet âu moins 2O jours à l'avance et statuant à la majorite

des trois qu.-rts dei membres de I'association. Si le quorum n'est pas atteint, -une 
deuxième

assemSléd, également convoquée vingtjours à l'avanôe, pourra se prononcer à la majorite des

memtrres présents.
Pour ces assemblées, chaque membre recevTa une convocâtion individuelle.
En cas de dissolution, le cômite de direction procède à la liquidation. Le solde actif sera remis
à la Fondation de I'Arboretum du Vallon de I'Aubonne.

Articte 76.
Les présents statuts entrent en vigueur immédiatement.

Lausanne, le 26janvier 1968.

Edite par I'.\-AVA, septembre 7988 (autûriaaüon lÿabm du 5.8.88)
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