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L'/?/.sZz?z7e Je /'/zzzwaaz'Zé/zez/Z .se Jz'vz'.s'e/' e/z Z/Yzz'.S' eZa/ze.s /z/z/zcz- 
/za/e.s. La /z/zz.s' arzzz'e/?/?e .s'eZezzz/ Je /'ap/zarz'Zz'zzzz Je /'Aowwe az/.z 
/z/Y'/zzzèz'e.s' /?7a/?ye.s'ZaZz7?7?.S' Je /a zoa.scz'ezzzz' Az/z/zaz'/ze.' c/éaZzo/z 
J'Ma oz/Zz7/age, e^zpre^^zo/z arzz'sz/<yz/e /za/' e/e.s Je.s'.s/'/z.s zzz/ Je.s' 
gravare.s* .swz* Je.s /zazzz/.s rzzc/zezz.se.s'. E//e czzz/vre Je.s cez/Zaz'/ze.s' Je 
z/zJ/éaazre^. La .secoaJe, /zeaz/coap /z/z/.s* coz/rZe, va Je /a révo/z/Zzozz 
zzéo/zZ/zz'^zze à /a 7?e/za/'.s^a/zce, .szzz/ Je 7000 ezzvz'ro/z av. J.-C. az/ 
XV .s'/ee/e Je /zoZre ère. C'e.sZ a/zzr.s <yz/e aaés.sea/ /e.s prez/zzere^ 
cz'vz7LaZz7?zz.s ez ^z/e /'/zozzzzzze Jécoz/vre /a Terre. La ZroMz'ème 
pérzoJe e.sZ ce//e <?z/e zzzzz/.s vz'vo/z.S' az/y'oz/zJ'/zzzz e/zcore, /'âge 
z'aJz/^Zrz'a/z'^é, ^z/z zze coz/zj/Ze <yz/e cz'/z^ ce/zZ^ azz^. L'Ao/zz/zze 
^'e^orce Je cozTzprezzJre /e zzzoaJe Ja/z^ /e<yzze/ z/ vzZ, Je /'z'/z/z- 
zzz'/zzez/Z /zeZzZ az/jz e.s/zaze.s z'/zZer^z'Jéraz/Jz, eZ Je /e /zzaâr/'.ser.

De /z/éJaZez//', /'/zo/zzzzze zzéo/zZ/zz'/yzze e.s? Jevezzzz cz//Zz'vaZez/r, 
é/evez/z* ez azZz'.saz?. La ^écz/rz'zé Jz/ rav/Zaz/ZezzzezzZ a /zez/??/'.s /'azzzè- 
zzage/zzezzZ Jz/ Ze/zz/z.s Je vze, Jo/zc /a créaJozz Je /âr/?e.s s/zécz'a/z'.sée.s 
e/ Je /az'.sz'z'.s. C'e.sZ Jazz.s ce cozzZejzZe <yz/e .sz/z/Z /zée.s' /e.s' /zre/zzz'ère^ 
cz'vz7z'.s'azz'z)/?.s eZ ^z/e /e.s* .sava/?Z.s' r?é.SY)/)r)Za/7?/ez?.s, égypZze/z^, /zza'.s*, 
Jè.s /e VL* .sv'èc/e av. ./.-C., /e.s «^Az/o^o/z/ze^?/ grec^ ewZ co/zz/zze/zcé 
à eZz/J/ez* /' zz/zz've/'.s' zzaZare/.

D/z pa.s Jécz'.sz/ Ja/?.s /a co/zaaz'.s'.s'a/zee Jz/ zzzo/zJe azzz'zzza/ eZ 
végéza/ e.sz /razzc/zz /zar /i/7.szoze, z/azz.s' /a Grèce Jz/ /y" .sz'èc/e 
av. J.-C. La .scz'e/zce arz\ZaZé/z7z'eaae Jozzzz'aera Zoz/Ze.s /e.s* éco/e.s 
/z/.SY/z/'à ceZZe pérz'oJe c/zaz /zzez e Je /a /?e/?.sée Az/zzzaz'zze zyz/e /'ozz 
^zZz/e e/zZre /e XV e/ /e XVL .sz'èc/e e/ z/z/e /'ozz zz/z/zeZ/e ^Eeraz'.s- 
^azzce/z.

Le.s .sczezzce.s' Jz/ vz'vazzZ zzz?/ co/z/zz/ Jz/za/zZ /e.s* cz'/zz/ z/ez /zze/.s' 
^zec/e^ z/zze /z/Yzgz'e.S'S'z'z?z? .sZzz/zzy/azzZe, z/z/z zz'a Jega/e z/zze /'évo- 
/z/Zz'rz/z Je /a /z/zz/zaz Z Je.s az/Zz e.s" .savzzz'z.s.' /a /zAv.s'/Y/z/e, /a c/zwzz'e, 
waz\ az/.s.sz /e.s* /??a//?z'/?zaZ/'z/z/e.s' oz/ /e.s s'cz'e/zce.s' /zz///zaz'/?e.s az/ .sezz.s* 
zzcc/z/ezzZa/ Jz/ Zeraze: /a /z/zz'/zz.SYz/z/zz'e, /'/zz'^Zaz're, /a .szzcz'zz/zzg/'e, 
/éczzzzzzzrzze.
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PRÉFACE ^yjj /Z/'ZZg/eXXe/' J'z/ZZe /?7ZZ/7zère Z/ZZZJZ/e JzZTZX /'/z/xZo/rZ' ^c'Z
/'zzpp/zJze/zxJzzz pzz/' /'/zzz/zzz^e Jex p/zézzomè/zex /?eree/?Zz'J/ex, Y'z\sz- we
J/eX, Xe/ZX/J/eX. .Sezz/z^ Ow/z/e à Ce XZZLVZZ'/' z/zz/ xe rezzZ ZzzZzz/, /' ZZ/z/uerX Ex/
eE /' z'zzA'Zz'zzcZ, Jzz x/?///Zzze/, Jzz zaezzZzz/ czz/zZzzzzze à ec/zzzpE^^ à /' ex/z/'/Z /' éi
ZZecJ/e/ZZZz/. EeZZZ-077 z'/??ZZgz77e/' JZ/Z' /e JéveJzj/Ze/ZZeZZ/ J' 7777e /Ze/ZXZ'e /*ec
zzjree Azz/' /'expzz'Z /z/zzx z/z/e xzzr /e rée/, /e Zzzzzgz'/z/e ozz /e rzzZz'zz/zzze/ z/zz<
zzzzrzzz'Z j/'zz/bzzJzwezzZ zzzoJz/z'e /e Jeve/?//' Je /'/zzzzzzzzze? <

Szz/zx e/zZrer Jzz/zx Jex xp^czz/zzZz'ozzx Je ceZ orJre, revezzozzx J prc
/'zz/j'eZ <yz/z /zzzzzx reZ/'e/zZ zcz.' /e pz/xxzL /e prexe/zZ eZ /e Jeve/zz'r Jex /'e<
xe/ezzcex Jzz vz'va/zZ. C'exZ J e//ex z/zze /'zzzz Joz'Z Je co/zzzzzzZre /ex /Jzz
Z/Z7ZZ77Z7ZZ.V eZ /ex p/zzzzZex, Je ZzzzzZex Zzz/7/ex eZ Je ZzzzzZex expècex. C exZ xcz'<
e//ex z/zz/ /zozzx pez zzzeZZezzZ J'ezzZ/ ei'Oz'z' zz/z zzve/zzr g/z?rz'ezzx, Jzzzzx Ec<
/ejzze/ /'Aozzzzzze zzzzz czzZ zz/zpz/x J Jzzzzz/zzer /e règ/ze vegeZzz/ eZ /e Co
règzze zzzz/zzzzz/, /zzzz' /e cozzZz ô/e Jex ze//zz/ex zzxxM/zz/zZ /zz pez zzzzz- Czz
zzezzce Jex expècex, Jozzc /a vze. vzz/

L'eZ/zz'z/zze e/ève Jex /zzz'xex ez? gzzrJe xzzz* /a vzzz'e jzzz x' zz^re azzzxz (
J /'ex/zz zZ /zzzzzzzzz'z?.' Je /zz Tzzzzr Je ßzz/ze/ azzx zz//ex J'/czzre, /ex /'zzi
zzvez'Zz'xxezzzezzZx zz' ozzZ pzzx zzzzz/zjzzé J /' /zzzzzzzzze xzzr /ex Jzz/zgerx z/zze p/zj
/zzz'/Jz'xzzz'Z cozzrzr /'<y/zyJrz'xz), /zz Jezzzexzzz'e. Car /zz zzzzZare zz éJz/zé Zzz?/
zzaZoMZ* J'e//e Jex Jzzzzzerex z/zzz^ /'z?zz zze xzzzzrzz/Z /rzzzzcA/r xzzzzx /zoZ
rzxjzzer /' a/zoczz/ypxe. 5z?zzrce Je Zzzzzx /ex Jz'ezzx, /zz xcz'e/zce exZ Jei
zzzzxxz ce//e Je Zzzzzx /ex zzzzzz/jz. zzzz

Earzzz/ /ex eJz/zzzpx zz^er/x J /zz recAerc/ze, ce/zz/ Je /'zzZzzzzze eZ Lzzz
ce/zz/ Je /zz gé/zeZz'jzze xozzZ xzzzzx JozzZe /ex p/zzx r/c/zex Je przz/zzexxex, zzzzz
Z77ZZZX zzzzxxz /ex /?/zzx ^zzz'Zez/z x J'zzzzgzzzxxex eZ Je Jzz/zge/x. Cozzzzzzezz/ Je
/'/zcwzzzze zzccz'JezzZzz/ exZ-z//zzz/'ve/zzz J Jécozzvrzr ZzzzzZ Je xecre/x x/ cré
/z/ezz gzzrJéx? Eoxer ceZZe z/aexZ/zzzz rev/ezzZ zz x'z'zz/errzzger xz/r /e /
pzzxxé eZ /e /zrexezzZ Jex xe/ezzcex Je /zz vz'e Jzz/zx /zz /zezzxee ezzrzz- /z/?z
/?eez7/?z' Jex c//zj Jez/zzerx x/èc/ex. zzzzz,

E/z Jo/z/ze zzzeZ/zzzJe /zz'x/zzrz'jzze, // xe/zz/Z eozzcevzzJ/e Je pro/ozz- zec
gez* /ex vzzex g/zz/zzz/ex ejr/zz'zzzzéex cz'-Jexxzzx eZ Je Ze/zZer zz/ze vzzxZe zzxZz
xyz/Z/zèxe xzz/' /zz /zzo/zzgz'e Je /zz Ee/zzzz'xxzz/zce J /zoxyzzzzrx. C/ze zzz/Zre 
zzp/?7'oc/ze exZ pz?xx//?/e eZ xzz/zx Jzzzz/e p/zzx/zzzc/zzezzxe.' ce//e Je /zz J
/zzzcrzz-Zz/x/oJe. C/zozxz'xxz?/zx Jzz/zc zz/z erezzz/z/e pzzrzzz/ J'zzz/Zrex, 
ce/zz/ J'zz/ze AczzJzwz/e /zz/zJee e/7 7537 J Ezzzzxzz/z/ze eZ JexZ/Tzee 
/zr/Tzz/Zzve/zze/zZ J /zz xezz/e/or/zzzzZz'o/z Je pzzxZez/rx.

<S*/ZMée Jzz/zx a/z czzJre zzgrézz/z/e, ce/zz/ J*zz/?e peZ/Ze c/Zé /?zz/'xz/?/e 
e/zZre /zze eZczz/zzpzzg/ze, Lzzz/xzz/z/ze zzccae///e ZrzzJ/ZJzzz/ze//ewe7ZZz7ex 
/zo/zzwex Je czz/Zzzz e, Jex erz/J/Zx, Jex zzzzZarzz/z'xZex. Lezzr xe/oz//* xe 
/zrzz/zzzzge rzzrewe/zZ zzzz-Je/J Je <yzze/<yzzex /zzzzz'x oz/ Je ^z/e/zyzzex 
zzzzzzeex. Mzzzx z/ xz/^z'Z pzzz/z* Jzz/z/zer zzz/jr é/z'Zex /zzczz/ex /zz cz//7z?xz'Zé 
zzécexxzzz'/ e, /'ezzv/e J'e/z xzzwz'z* Jzzvzz/zZzzge.



Eg /zvrg <7zz Prp/gssgzz/' Pazz/-E/?a7g Pz7g/ rgZ/aog /'/a'.sZoz'rg <7gs 
scz'g/zcg.s <7g /a v/g a'a/zs /a rggzo/z <7g Eaz/.sa/z/zg. p/zzs par/zczz/z'grg- 
/?/g/zZ az/ sgz/z <7g so/z Aca<7g//zzg, pa/'s, <7g.s 7590, <7g so/z 77/zz'vgrsz7g. 
Essa/ <7g /zzz'c/o-Az'sZo/'rg, z/ g.sZ gg/zZ/g szz/' /gs pgr.so/z/zgs, pozzr 
/'gcrasarzZg rrza/'orzZg <7gs /zo/zz/zzgs, <yzz/ o/zZ pa/7/'c/pz^ par /gars 
rgg/zgzc/zgs à /'gYp/osz'oz? Ozz savoir a*zzra/zZ /gs z/zzaZrg gg/?z oz'/z- 
z/z/a/zZg z/gr/zz'grgs a/z/zggs.

Cg/Zgs, /a Sz/z'ssg o/^rg azz/'ozzr<7'/zzz/ /g caJ/g prz'vz/ggz'g <7' zz/zg 
prOSpg/'ZZg ZZ/ZZ^Z/g OZZ /ZZO/Z<7g,/b/Z<7gg .S'77/' 77/7 SZgc/g g/ <7g/?ZZ paSSg à 

/'gca/7 <7gs gz/grrgs g/ <7gs soz//7i'a/zcgs. Pg/z/g Acaz7g/?zzg, pg/z'/g 
/7/zzvgrsz7g, rgp/gsg/zZaZ/vgs cgpg/z<7a/zZ <7' zzz? gsso/' z'/zZg//ggZag/ g Z 
scz'g/zzz'/z7/za^ sa/zs pargz/ <7a/zs /'/zz'sZoz'rg <7g /'Aa/?za/zz7g, /a /7aM/^ 
Ego/g <7g Eaz/sa/z/?g a appor/g A*a go/z/rzOz/Zzo/z à /' gsso/* <7// savoz'/'. 
Co/zZrzEz/Zz'o/z /?zo<7gs/g, sa/zs <7ozz/g, /aaz's /?z'g/z rgg//g aga/z/zzoz/zs. 
Co/zz/zzg/zZ /a comprg/z<7rg, /a //zgszzrgr, /'apprggz'gz* à sa /zzsZg 
va/gzzr?

C*gs/ /à Zrgs p/'gcz'sg/zzg/zZ pz/g gz/ /a /b/'gg <7g /'g/zpzzgZg <7g 
/'azz/gzzr. Ez/z'-zzzg/zzg pro/gssgz/z* gZo/zgrgAgzzr z7a/zs /g <7o/zza/'/zg z/g /a 
p/zysz'o/ogz'g gg//zz/az7'g g/yggg/a/g, z7 a rgzz/zz zz/zg/ba/g 7' z'/z/b/wa- 
Zz'o/zs co/zorg/gs szz/' z//zg coAor/g <7g sava/zZs, <7g zoo/ogz's/gs, <7g 
OzjZa/z/'.s'Zgs, <7g /?z'o/ogz's7gs. E/z sz7z/a/zZ /gs /zowazgs z/a/7s /g co/zZgjr/g 
<7g /gzzr vz'g pz/oZ/<7/grz/zg g/ <7g /gz/rs/zrgocczzpa/zozzs, z/ a szz <7/gssgz' 
zz/z Zab/gazz v/'va/zZ, a/zz'/z/g, pg/'so/z/za/z'sg <7gs scz'g/zcgs /za/zzrg/Zgs à 
Eaz/sazzag <7z/ra/zZ prbs <7g gz'/zz/ gg/zZs a/zs. C'gsZ sa/zs <7oz//g /?az* 
zz/zg Zg//g g/zz<7g, à /a/b/s' gg/zgra/g g/ Z/'gs <7g/az7/gg, pz/' z/ gszposs/b/g 
<7g go/z/p/g/z <7/g pozzrpzzo/ g/ coaz/zzg/zZ /a sg/g/zgg gz/ropgg/z/zg a 
crgg /g /zzo/zz/g pz/g /zoz/s cozz/zaz'ssa/zs g/z 7997.

Ergs agrgab/g à /zrg, /'ozzv/agg gs/ sozz/g/zzz par zz/zg z'co/zogra- 
p/zz'g /asgz/za/zZg, pz/z go/zzp/'g/z7 <7g /zo/zzOrgzzjz <7ogz//?zg/z7s a/zcz'g/zs, 
/zzaz's az/ssz <7gs z7/z7sZ/'aZz'o/?s p/ovg/za/zZ <7gs /gg/zg/c/zgs /gs p/z/s 
rgcg/z/gs <7g /a bz'o/ogz'g /bzzz/azzzg/zZa/g gz app/z'pzzgg. A7g/azzZ 
asZzzcz'gzz.sg/zzg/zZ /'a/zgc<7o/g g/ /g propos scz'g/zZz/z'pzzg, /'azzZgzzz* 
apporZg zz/zg co/zZ/ zOz/Zzo/z p/ gczoz/sz^ à /a rg/Zasbo/z szzr /g passg, 
/g p/'gsg/zZ g/ /g <7gvg/zz'r <7g /a bz'o/ogz'g g/z Ezz/'opg oggz'<7g/zZa/g.

PIERRE DuCREY,

/ gg/gzzr <7g /'^/zz/vgrszZg
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Avant-propos

J'ai cherché à résumer d'une manière aussi simple que possible, 
l'essentiel des recherches que nos hommes de sciences ont réali
sées sur les êtres vivants. Pour tenter de bien cerner leurs travaux 
et un peu de leur personnalité, j ' ai tenu à écrire autre chose que des 
biographies. Ce qui importait, à côté de la vie et de l'œuvre de nos 
savants, c'est de connaître aussi leur milieu familial, le cadre dans 
lequel ils ont poursuivi leurs activités, les relations qu'ils ont eues 
avec l'Académie ou l'Université, comme étudiants ou comme 
professeurs. Enfin, en esquissant quelques-uns des problèmes 
majeurs qui ont marqué l'histoire de la biologie, il devenait moins 
difficile d'apprécier la place - souvent de premier ordre - qu'ont 
occupée certains des naturalistes de notre pays.

Dès lors, il n'était guère possible de respecter toujours un ordre 
chronologique et d'éviter que le nom de quelques savants se 
retrouvent dans des chapitres distincts. Trois grandes parties, 
inégales dans le temps qu'elles recouvrent mais caractérisant bien 
l'histoire de notre Alma mater, servent de points de répère. Les 
trois premiers siècles d'existence de l'Académie nous amènent à 
1837, année où le législateur vaudois donne aux sciences (avec les 
lettres) une faculté. La seconde période se termine en 1890, qui 
voit la création de l'Université. Enfin, les cent dernières années 
permettent de suivre, à travers l'évolution de l'enseignement et de 
la recherche en biologie, les étapes essentielles qui nous condui
sent à la situation d'aujourd'hui.

Mes remerciements vont aux recteurs A. Delessert et P. Ducrey, 
grâce à qui le Fonds Chuard-Schmid a été mis à disposition; 
aux doyens de la Faculté des sciences B. Testa, M. Gailloud et 
P. Hainard; à mes collègues de la Commission du centième 
anniversaire, à qui je dois d'avoir pu bénéficier d'un subside de 
publication;



10 NATURALisTESETBtoLooisTEsÀLAusANNE àM.J.-P.Chapuisat,directeuretàsescollaborateursdesArchives 
AvANT-PROPos cantonales; M. G. Coutaz, archiviste de la Ville de Lausanne;

à Mme M Zürcher-Gachet, du Musée de l'Elysée; M. P. Chessex, 
du Musée historique de P Ancien-Evêché, puis collaborateur au 
Dictionnaire historique suisse;
à MM. G. Müller et J.-L. Moret, du Musée botanique, MM. 
P. Gœldlin, D. Cherix et M. Sartori, du Musée de zoologie; 
M. S. Corsini, de la Bibliothèque Cantonale et Universitaire; 
M. H. Burdet, du Conservatoire botanique de Genève;
à M. A. Clavien, qui a cherché et déniché, pour moi, de très 
nombreux documents;
à Mme g A. Calmés, pour le soin avec lequel elle a dactylographié 
le texte et préparé l'index de ce livre;
à Mmes (y Grandchamp, P. Manca, M. Moser et MM. J.-P. 
Lesquereux et C. Paillard dont la collaboration technique m'a été 
précieuse;
d'autre part, je tiens à dire ma reconnaissance à MM. 
J. Scherrer, et G. Corthésy, des Editions Payot. Ils ont permis que 
cet ouvrage prenne forme;
ma gratitude va aussi à tous ceux - trop nombreux pour que je 
prenne le risque d'en oublier quelques-uns en les citant - qui n'ont 
ménagé ni leur temps, ni leur peine pour enrichir et compléter les 
informations rassemblées, pour m'entourer de leurs conseils et de 
leurs encouragements.



Introduction

Tout comme Monsieur Jourdain parle en prose sans le savoir, 
beaucoup de naturalistes, au XVIU et au XVIIU siècle, font de la 
ZJoZô/g/T et Tignorent. Le mot, en effet, apparaît tardivement. Le 
premier savant à l'avoir introduit est le chevalier Jean-Baptiste- 
Pierre-Antoine de Monet de Lamarck (1744-1829). Dans un 
article intitulé .su/' Z' o/'ga/AsW/'oz? <7/?.s co/p.s
publié à Paris en 1802, Lamarck parle de «biologie» pour dési
gner, d'une façon générale, la «science de la vie et des êtres 
vivants». Presque simultanément, Gottfried-Reinhold Treviranus 
(1776-1837) rédige un traité de six volumes, Æ/'oZog/T <?Jgr PZ/Z- 
/o.s'<9/?/u'<? Je/* /eheuJeuAu/u/^/'.sc'Ae/' Mn JÂrzZe; il paraît à Göttingen 
de 1802 à 1822. Auguste Comte (1798 -1857) consacre l'usage du 
terme biologie dans son cours dePZ/ZZowpA/'epo.s/7/ve (1830-1842).

On a souvent l'habitude d'opposer le Z?/'oZo,ç/'.s7e au //u/*u/ aZ/'.sVe, 
considérant que le premier s'intéresse avant tout aux «propriétés» 
de l'être vivant alors que le second est plutôt porté sur la descrip
tion comparative des plantes et des animaux - qu'ils soient de 
maintenant ou qu'ils appartiennent au passé de notre Terre. Une 
telle façon de voir est évidemment superficielle et soulève quel
ques ambiguïtés. Par ailleurs, le Z/ZoZogZ^rg se distingue assez mal 
du pZ/y^ZoZogi^g dont la tâche est, précisément, d'expérimenter 
sur le vivant pour en étudier les fonctions. Les problèmes de 
classification ne sont pas les seuls à intéresser les r<zxoncwZ.s^.s\ 
Ceux qui, par exemple, se livrent à des analyses de structures 
morphologiques ou chimiques et qui réalisent des travaux 
d'é<?oZogZ<? sont évidemment aussi des ZyZoZogZsfcs.

La plupart des savants, depuis la Renaissance jusqu'à la fin du 
premier Empire, ne peuvent être considérés comme - ce que l'on
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<7u Co/Mei/

appelle aujourd'hui - des «spécialistes». Il n'est pas rare qu'un 
excellent physicien soit aussi un botaniste de talent et même un 
habile médecin.

Notre Académie de Lausanne, malgré la modestie de ses 
moyens et le petit nombre de ses professeurs, accueille quelques- 
uns de ces hommes de science. Il est vrai que les jeunes gens de ce 
pays, capables et désireux d'entreprendre des études supérieures, 
n'ont guère le choix de faire ce qu'ils veulent. Après des études au 
Collège - à Lausanne ou dans quelques villes vaudoises - ils 
entrent à l'Académie pour se préparer à devenir «ministres» de 
l'Eglise réformée. Ceux qui souhaitent rester au pays peuvent 
espérer être titulaires d'une paroisse. Les autres doivent s'expa
trier et accepter un poste de précepteur ou s'inscrire dans une 
université étrangère. Celles de Leyde et de Groningue, tout 
particulièrement, reçoivent bon nombre de jeunes ecclésiastiques 
formés par notre Académie, et qui souhaitent suivre d'autres 
études que celles de théologie. Quelques-uns, nous le verrons, 
vont réussir à faire de belles carrières de physicien et de biologiste.

Il n'est donc pas surprenant que, parmi les professeurs de 
l'Académie responsables de l'enseignement des langues ancien
nes ou des disciplines théologiques, on compte quelques bons 
naturalistes dont il sera question dans les pages qui suivent.

Pour les mêmes raisons, au XVIIie siècle surtout, les pasteurs, 
passionnés pour les «choses de la Nature», sont nombreux. Ils 
laissent des herbiers importants, des collections diverses, parfois 
des ouvrages réputés qui témoignent souvent de remarquables 
connaissances en /iL/o/'re Grâce à eux, la flore et la
faune de ce pays sont systématiquement étudiées. Aujourd'hui 
encore, référence est souvent faite aux descriptions originales 
qu'ils en ont données.

Les /MtMra/Afex vmvr/oA ne seront pas oubliés. A l'écart de 
l'Académie, ils ont largement contribué, par leurs travaux et leur 
réputation, aux progrès des sciences dans notre pays. Les
<f AAtoire /Wure/Ze, les et les .soc/été.s' .swa/i-
tM, nés avant la fin de F Ancien Régime, sont les preuves de 
l'intérêt général pour tout ce qui touche aux êtres vivants. Leur 
influence est certaine dans la création et le développement des 
enseignements de biologie à la Haute Ecole de Lausanne.
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1537-1837

A partir de 1536, les Vaudois ne dépendent plus du duc de 
Savoie. Leurs nouveaux maîtres, les Bernois - après la D ApMfc <7<? 
re/igton (du 2 au 8 octobre) organisée à la Cathédrale et à la suite 
de deux <7<? AV/brwahor? (19 octobre et 24 décembre) - vont 
imposer le protestantisme au pays conquis. Mais, pour que se 
répande la foi nouvelle, il faut des pasteurs pour s'occuper de ces 
quelque cent mille nouveaux sujets. Une quinzaine de «prédicants» 
francophones seulement sont en activité. LL.EE. créent alors la 

dont l'un des premiers règlements date du 
30 octobre 1540. On sait que des commissaires nommés par Beme 
entreprennent, en janvier 1537 déjà, des démarches pour trouver 
des professeurs. Pierre Viret, aidé temporairement de Guillaume 
Farel, accepte la charge de l'enseignement de la théologie, à 
laquelle il renonce en 1546.

De la création de l'Académie à la Loi du 21 décembre 1837, de 
nombreux événements bouleversent significativement la vie po
litique et intellectuelle de l'Europe et, dans une moindre mesure, 
celle du Pays de Vaud. La structure et l'activité de la Haute Ecole* 
de Lausanne en subissent les contrecoups.

Après des débuts discrets, l'Académie connaît très vite une 
période particulièrement faste. N'est-elle pas la seule à dispenser 
des enseignements de théologie en langue française? Elle s'illus
tre alors grâce à des maîtres éminents, Viret, Gesner, de Bèze, 
Curione, Cordier... De nombreux étudiants (plus de sept cents 
affirment certains documents) - dont une bonne part viennent 
d'ailleurs - suivent leurs cours.

' Dans les plus anciens documents, LL.EE. font souvent allusion à la Obere 
Schule de Lausanne et, dans une lettre de 1540, Pierre Viret semble bien être 
le premier à l'avoir appelée /tcarféwie.
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La prew/ère page <7e.s' Discours 
académiques <?ae Jea/î-Sawae/ 

François, pro/e-Meur /ionoraire <7èj 
7 776, prononce comme rec/eur. 

7/ y es/ 7/eaucoup paej/ion c/'AÂs/o/re 
na/nre/Ze.

Et puis, à deux reprises, le sort même de la jeune Académie est 
remis en question. Dès 1542, Pierre Viret et Théodore de Bèze - 
d'obédience calviniste - entrent en opposition avec LL.EE. qui, 
elles, veulent imposer les thèses de Zwingli. Mais, à côté de 
problèmes de doctrine, d'autres questions séparent Berne des 
réformateurs vaudois et, avec eux, de l'Académie. Ainsi, Viret 
estime que c'est à l'Eglise elle-même d'exercer la discipline en 
son sein alors que les Bernois désirent être les maîtres de cette 
Eglise. Viret pense que tous les pasteurs du Pays de Vaud doivent 
se réunir au moins une fois l'an, et pouvoir - en synode - discuter 
tous les problèmes essentiels. Le 18 août 1557, la C7<?.s\sr de 
Lausanne demande à Beme que soit organisé un synode général. 
Cette adresse déclenche la crise de 1559. Pierre Viret est banni, 
une quarantaine de pasteurs démissionnent, les professeurs de 
l'Académie sont révoqués ou donnent leur congé. La plupart vont 
s'établir à Genève où, le 5 juin, laSc/zo/a Genever A est créée. Son 
premier recteur, Théodore de Bèze, recteur de notre Académie en 
1552, quitte Lausanne pour rejoindre Calvin, en été 1558.

Dès 1675, l'Académie est agitée par ce qu'on a appelé l'affaire 
du Consensus. Pour se protéger contre toute déviation dans la 
doctrine évangélique, les cantons protestants vont exiger que les 
pasteurs signent une profession de foi, la For/?mZa Le
1er octobre, les membres de l'Académie sont invités à le faire 
également. Il semble qu'au début cette obligation n'ait pas été très 
stricte. Se rendant compte toutefois que, depuis près de trente ans, 
l'Académie n'a guère pris au sérieux cetteForwMAz, Beme décide 
une enquête (1719). En 1722, tous les professeurs et tous les 
étudiants sont obligés de signer la profession de foi. La plupart se 
soumettent, mais beaucoup ressentent vivement l'humiliation que 
leur imposent LL.EE. Le recteur Jean-Pierre de Crousaz, philoso
phe et homme de science reconnu bien au-delà de nos frontières, 
quitte Lausanne pour Leyde. Avant lui, Jean Barbeyrac, profes
seur de droit et d'histoire, de grande réputation, a déjà abandonné 
Lausanne, en 1717, pour l'Université de Groningue.

Notre Haute Ecole ne va se relever que très lentement de ces 
deux pénibles affaires. Et c'est à elles que le Major Davel, le 24 
avril 1723, fait allusion avant d'être exécuté. Songeant à l'attitude 
du Gouvernement bernois, il dit: «... cette fleurissante Académie 
a senti tout le poids de votre absurde et sauvage domination.»

Durant un siècle et demi, avec peu d'enseignants, des moyens 
insignifiants, des locaux médiocres, la vieille Académie continue 
à fonctionner, remplissant la tâche que ses fondateurs lui ont 
confiée. Mais elle ne donne ni la maîtrise ès art, ni le doctorat



15(attribués l'une et l'autre par un certain nombre d'universités de 
ce temps). Elle n'accorde à ceux qui ont réussi leurs examens que 
des /p.sLwicw'a permettant à leurs titulaires d'exercer des fonctions 
pastorales.

A côté des chaires de théologie, de grec et d'hébreu, puis celles 
des «arts» et de philosophie, rien n'est prévu pour des enseigne
ments scientifiques. Certes, quelques maîtres donnent des leçons 
de 5C/C/1CC.S (Jean TagaulE, Claude BoccardL Pierre Jenin), mais 
ils appartiennent essentiellement au Collège. Vers le milieu du 
XVIie siècle, on voit apparaître des professeurs de philosophie qui 
donnent aussi la pùyv/t/Më et des nMZ/té/pcJ/t/Me.s'. La plupart 
s'intéressent à l'ùA/o/n? et en parlent dans leurs cours.

La première chaire de science n'est créée qu'en 1788. Il s'agit 
de la chaire de physique offerte à Jean-Samuel François. Rappe
lons toutefois que Berne, en 1758, détache temporairement l'en
seignement des .s*c/cMc<?.s' <?A'(7c/C5 de celui de la philosophie pour en 
charger Louis de Treytorrens. Il vaut la peine de consacrer ici 
quelques lignes à ces deux savants vaudois, excellents naturalistes 
l'un et l'autre.

Louis de Treytorrens est le fils de François-Frédéric, succes
seur de Jean-Pierre de Crousaz à l'Académie où il donne la philo
sophie de 1726 à 1737. C'est dans sa maison que Rousseau, en 
1732, donne le «ridicule concert» dont il parle dans ses Cop/L?- 
.s'zwt.s*. Treytorrens, après ses études à Lausanne, se rend à Leyde. 
Là-bas, il est notamment l'élève du naturaliste, physicien et 
philosophe Guillaume-Jacob'sGravesande.En 1758, il est nommé

2 Dans son DiAcou/.s* .sur /a/bnJafion Je /'AcaJénue du 2 mai 1737, le recteur 
Abraham Ruchat mentionne que Jean Tagault est chargé, dès 1557, de l'ensei
gnement des nM/Aénia/iiyue^; il aurait donc été le premier prq/ê&seur Je 
sciences de l'Académie. Une certaine confusion cependant règne à son sujet. 
Alexandre César Chavannes, (notes manuscrites, 1780) fait allusion à un 
certain Tagan. Philippe Bridel ne le cite pas dans ses Ma/ériaicr pour une /J.s- 
/o/re /inérai/e Je /'AcoJénu'e (1828), alors que André Gindroz (1853) en fait 
un professeur extraordinaire.

Claude Boccard (ou Boucart), après avoir enseigné la philosophie à 
l'Académie (1594-1608), quitte furtivement Lausanne en 1608, abandonnant 
femme et enfants, pour retourner à Thonon et redevenir un «bon catholique». 
Mais il est de retour en 1617, abjure dans la cathédrale et retrouve une situation 
(iecteur en ma/Aénta/i^ues) à l'Académie qu'il avait pourtant «lâchement» 
abandonnée et critiquée dix ans auparavant.
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professeur honoraire^ à l'Académie et on lui offre même un local 
dans le bâtiment du Collège pour y faire ses cours et loger ses 
collections. Trois ans plus tard il est chargé de la chaire de 
philosophie qu'il occupe jusqu'à sa mort en 1794. Le doyen Bridel 
rapporte, à son sujet, que peu satisfait du petit livre de mathéma
tiques, publié par son père en 1725, Treytorrens en arrête la vente 
et rachète tous les exemplaires qu'il réussit à retrouver. Gindroz, 
en 1853, parlait encore de «la netteté et la précision de son ensei
gnement» ... qui a «laissé des fruits et d'honorables souvenirs».

Jean-Samuel François (1744-1800) étudie à Leyde sous la 
direction d'Allamand. C'est là qu'il obtient ses grades académi
ques. Il poursuit sa formation à Londres et à Paris, y fréquente 
Priestley et Lavoisier avec qui il se lie d'amitié. François se 
passionne très vite pour l'histoire naturelle et l'expérimentation 
sur les vivants tout en poursuivant des travaux de physique. 
LL.EE., pour reconnaître ses mérites, le nomment en 1776 profes
seur honoraire. Douze ans après, il est professeur ordinaire de 
physique. Il ne reste pratiquement de lui que sa leçon inaugurale 
donnée en latin (24 novembre 1778) et publiée, en 1797 avec 
quatre discours prononcés durant son rectorat. Ces textes, destinés 
au grand public, traitent de question de sciences naturelles et de 
physique expérimentale. François s'enthousiasme pour la cause 
de la révolution vaudoise et fait paraître, en 1798, cinq discours 
patriotiques qui connaissent un grand succès.

L'histoire
naturelle à l'Académie

L'Académie a le privilège de pouvoir compter sur quelques 
professeurs dont l'érudition dépasse largement ce qu'ils ont à 
enseigner. Viret, Gesner, Crousaz sont de ces savants-là. Et il en 
sera brièvement question ici pour leur intérêt porté à l'histoire 
naturelle. Rappelons, en passant, le souvenir de Nicolas Girard 
des Bergeries, professeur d'hébreu et de catéchèse, de 1613 à 
1642, à l'Académie. Son père, Simon, avait occupé la chaire de 
grec et de morale (1593-1598). Le fils de Nicolas, Jacob, lui 
succède en 1642 et son petit-fils, Samuel - le fils de Jacob - 
enseigne l'hébreu (1681-1691). Voilà un exemple assez rare, où 
la même famille fournit à l'Ecole de Lausanne quatre générations

"Les fonctions de professeur honoraire à l'ancienne Académie ne sont pas 
toujours clairement définies. Certains ont donné des cours, d'autres - comme 
le docteur Tissot (v. p. 25) — se sont bornés à faire une seule leçon, celle de leur 
installation. Pour la plupart, l'un de leurs seuls privilèges semble avoir été le 
droit de figurer «à la fin du cortège des autorités et des professeurs» lors de 
cérémonies académiques.



17de professeurs. Nicolas fait des études de théologie puis de 
médecine. Tout jeune, il se passionne pour la botanique qu'il ne 
cesse de pratiquer jusqu'à sa mort. Il entraîne souvent ses étu
diants à herboriser dans les environs de Lausanne, leur apprenant 
«les vertus des simples que tout ministre de campagne doit 
connaître pour aider à soulager les maladies». L'un de ses disci
ples, Jacob Constant de Rebecque, est le fondateur du premier 
jardin des plantes de Lausanne (v. p. 41).

Les quelques enseignements de sciences naturelles qui figurent 
à l'Académie, pour un certain temps, sont donnés par des profes
seurs honoraires (v. p. 15) chargés généralement de cours libres. 
Mais il faut attendre la Loi du 21 décembre 1837 pour que soit 
décidé, par le Grand Conseil, la création d'une Faculté des lettres 
et des -sciences (v. p. 71). A partir de 1838, nos autorités songent 
enfin à doter l'Académie d'enseignements obligatoires d'Histoire 
naturelle.

Né à Orbe en 1511, Viret finit ses jours dans le Béam en 1572; 
la reine Jeanne d'Albret l'ayant invité à diriger l'Académie 
d'Orthez, nouvellement fondée. Notre réformateur vaudois est un 
excellent connaisseur de l'histoire naturelle. Véritable prédica
teur populaire, il n'hésite jamais à illustrer ses propos d'images 
simples et accessibles, empruntées souvent à la zoologie. Viret 
écrit dans sa cA/'ép'cpw par J/V/otp/c (1561),
en guise d'introduction aux derniers chapitres (les /p?.s7<?.s' rm- 
sop?7d/?/ds): «Mais pour ce que les vrais serviteurs de Dieu 
renvoyent souventes fois les hommes à l'eschole des bestes, pour 
les rendre plus honteux, et pour leur faire mieux cognoistre leur 
brutalité, par les exemples d'icelles; je l'ay bien voulu intituler, 
l'Eschole des bestes». Viret a déjà publié certains de ces textes, 
dans le troisième des DLz/ogws <7é.sw<7/r tpd <?.s7 <7 p/V.svW

(1545). Sa connaît une seconde édition,
peu différente de celle de 1561, parue chez Jean le Preux à Genève 
en 1592. Le but de Viret dans ces deux ouvrages «est de décrire les 
animaux, créatures du Seigneur, en les donnant en exemple aux 
hommes. Il use d'un langage familier que rend encore plus 
accessible au grand public la forme du dialogue»^. Une partie de 
ses textes sont publiés - ce qui prouve leur succès - sous forme de 
poèmes regroupés avec d'autres, par un auteur anonyme, dans un

s Monique Droin-Bridel, L'E.scAo/e des destes, Musées de Genève, 268, 
15-19, 1986.

Vz'/ri

Pierre Pire/, gravure extraire 
des Vrais pourtraits des hommes 
illustres en piété et doctrine, de 
Théodore de Pèze. 7radnd dn iaiin 
par Simon Goa/ari. Æd. Jean de 
Paon, Genève 7ôS/.
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recueil intitulé... Qaa/vaàrs', .s/A7a/'aA, /tM/'/a/a.s, ,sar /a Variété et 
/acaa^raace r/a Moar/e et édité en 1609, par François Le Fèvre, 
marchand libraire genevois. Viret sait se faire comprendre de ceux 
qui Fécoutent et le lisent. Ainsi, dans Tun de ses D/a/ogae^ (1561), 
il écrit, à propos de la fourmi qu'il met curieusement au masculin: 
«Le fourmy... n'a point de Prince, de prevost ne de dominateur: 
Toutefois il prépare en l'esté sa viande, et amasse durant la 
moisson la mangeaille...» Une étude critique récente, intitulée 
Toaraée zooZogàyae d r/avers* /<?.s a'/a/ogaev <7e P/erre V/reP met 
bien en valeur 1 'intérêt de ce dernier pour l'histoire naturelle et son 
talent de vulgarisateur.

Conrad Gesner, gravare ex7ra/te de 
/'ouvrage de 77iéodore de Bège, 

op. cit.

C'est le 18 août 1537 - selon les registres du Conseil de Beme 
- que LL.EE. font appel à un jeune Zurichois, Conrad Gesner 
(1516-1565), pour enseigner le grec à l'Académie. Après des 
études dans sa ville natale, où Zwingli le remarque et devient son 
protecteur, Gesner étudie dès 1632 à Strasbourg, puis à Bourges, 
Paris et Bâle. Il se fixe avec enthousiasme à Lausanne. Il n'y reste 
que trois ans, commençant à enseigner au moment où Viret 
accepte de donner les cours de théologie. A côté d'eux, il y avait 
encore un professeur d'hébreu (son nom n'est pas certain) rem
placé, en septembre 1538, par Imbert Pacolet, un réfugié du Midi.

On sait par une lettre, écrite à son ami Rudolf Gwalter (juin 
1539), que Gesner use abondamment dans ses leçons des textes 
d'Aristote et les 77zérà/<yae.s de Nicandre. «C'était d'ailleurs déjà 
quelque chose, pour des étudiants presque tous destinés au minis
tère pastoral, d'apprendre à lire dans l'original les écrits du 
Nouveau Testament. Que devaient-ils en revanche penser du 
Nicandre que Gesner offrit à leur curiosité ?... Ecartant pour un 
temps Homère, Sophocle, Pindare et Euripide, que les Leges de 
1547 imposeront à son successeur, Gesner commenta ce que 
F Antiquité a recueilli, fables ou observations, sur ces bêtes 
redoutables, insectes, reptiles, poissons, dragons...»?. Gesner avait 
accepté d'enseigner le grec malgré une vocation de naturaliste 
déjà bien affirmée. Il profite d'ailleurs de son séjour au bord du 
Léman pour y herboriser. Mais il parcourt aussi le Jorat et les 
Alpes, ainsi qu'il l'écrit dans la dédicace (datée de Lausanne, le 9 
août 1540) de son livre classique, //Arona P/aataraw, paru à Bâle

6Maurice Bossard, Article dans les Mélanges d'histoire du XVF siècle of
ferts à Henri Meylan. Genève, 1970.

^Eugène Olivier, f.e.s années /ansannaises //.S77-AWJ) de ConradGesner. 
Æevae .sMLS.se dW/sto/re 1, 369-428, 1951.
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en 1541. Il rédige encore deux ouvrages dans cette maison 
capitulaire qu'il habite près de la Cathédrale. Il s'agit du 
Compg/MÙM/?! ex Ac/aarà' publié à Zurich en 1541. l'un des pre
miers traités de pharmacologie connu et du Cata/oga^ p/aataraw 
/atme, graece, ger/aam'ce et Ga//à'è, en quatre langues, et im
primé à Zurich en 1542, mais terminé certainement avant août 
1540. On peut lire dans sa préface: «Depuis bientôt quatre ans, en 
plus des livres que j'ai étudiés et qui traitent des plantes, j'ai fait 
des excursions, petites ou grandes...; j'ai gravi les monts les plus 
élevés, pour y trouver des plantes encore inconnues et les signaler 
aux étudiants.» Dans son livre De Lac/e e/ aper/ùa.s /actar/D 
(1541), Gesner cite une espèce de Saxi/rage, utilisé par les gens de 
la montagne pour cailler le lait. En consultant les Ge^aeri Opéra 
ZaVaaz'ca - édité par Schmiedel, près de deux cents ans après la 
mort de Gesner - on retrouve la description que donne ce dernier, 
alors Lausannois, d'un Daphnoïdes verum, vel Laureola circa 
Lemanum lacum.

Qua/re gravMrey représwaa/a HH 
MH /oM/?, MH e/ MH

moH-srre, a'rées cfn cé/è&re onvrage 
Conradi Gesneri medici Tigurini 
Historiae Animalium Lib. I de 
Quadru pedibusuiuiparis



20 Poisson /Cyprinas raras et
monstrosus^ tiré du /ivre de Gesner, 

Medici Tigurini Historiae 
Anomatium Liber iii. qui est de 

Piscium & Aquatilium animantium 
natura /755S/

L'importance de t'œuvre de Gesner, en histoire naturelle, est 
considérable. Il est le premier à reconnaître l'intérêt des pièces 
florales pour établir les liens de parenté entre les diverses espèces 
de plantes. Botaniste de tout premier ordre, il est aussi un zoolo-

t/n dap/mé, dessiné par Conrad 
Gesner dans son Historia Plantarum 

<7;A. 777p. 957, 7547/ 7/ n G donné 
aucune i//ustration du Daphnoides, 

vet Laureota circa Lemanum lacum, 
plante <?u'i/ a découverte et décrite 

a/ors ^u'i/ était à Lausanne.
La dénomination «ié/nannyue^ 

. remonterait au moins à 7560. 7/
s'agit peut-être da Daphne laureota.

Gesner écrit d'ad/eur.s <yue cette 
p/ante est appe/ée, par /es gens da 

Pays de Savoie, «Oois-gentiP>.

De TTpWtr/Mt 
gaknbr/BdkrsM)!?.

^RVTEX HIC, ET* 
Isqucm proxi mo capite 
dctcribcmus, carundclûnt 
facukatG,itaut.ltakcrutnï 
ddtt.akeroudpofïls. V= 
trumc^ tamcnmco iudicio 
noxium cft, maxime his 
quiimbecillo funt itoma? 
cho. Quitquiscrgo üaktu? 
dini.tux bcne coniutruni 
etlè uoluerit,] s ftbi ab agyr 
tis caucndumlciat, quibus 
moris cR,immitesiiias & 
a'noxqsac ucncnoks ptan 
dspedtaspurgadotics ci? 
tra iudkium quibutuis ex^ 
hibcrc. Thymciæaut mil? 
ialixcfaciamus &lu'lioriâ 
aggrediamur, arbufcutæ 
initarproßlit.uirgis mut? 
ds,tcnuilHmis, tripcdane? 
is, autbrcuioribus, fotijs 
cxiguis, &pinguibus,Ho? 
recandido, fruéturorun. 
do, feminibus Cannabis 
haud maiori , tinguam H 
mandacuradurcnte, non 
atiter arque Chamdæa, de 
quaproximo capite.Thy= 
metxa non ubique obuiü 
ck,tcd incutds.aidifimiscg 
môtibus crfyiuisprouenit,.

NOMEN?

giste de valeur: son Z/Afor/d est encore fort appréciée,
par Georges Cuvier, plus de deux siècles après sa publication. Et 
il ne faut pas oublier son ouvrage dit/vers^/A qui fait
de lui le fondateur des sciences bibliographiques.

L' 
ticiet 
Hom 
redoi 
les st 
épist 
Réar 

l'Ac; 
deux 
172^ 
Son 
ans ; 
Trey

A 
mati 
à det 
nent 
préc<

L< 
qu'il 
écrit 
onte 
Face 
solle 
rétat 
celui 
outn 
men 
pron 
rien 
jusq;

U 
détai 
à ast 
com 
que] 
aim( 
les s

U 
men 
natu 
char



L'un des maîtres de la vieille Académie, philosophe, mathéma
ticien et physicien, Crousaz est aussi un excellent naturaliste. 
Homme de science complet et théologien, il est encore un critique 
redoutable et un professeur respecté. En correspondance avec tous 
les savants que compte l'Europe du XVIIU siècle, il est en relation 
épistolaire avec d'éminents naturalistes comme Maupertuis, 
Réaumur, l'abbé Nollet, et bien d'autres encore.

Né en 1663, Crousaz est appelé à enseigner la philosophie à 
l'Académie en qualité de professeur honoraire à l'âge de vingt- 
deux ans. Il en a trente-sept quand il est titularisé professeur. En 
1724, il décide de quitter Lausanne pour se rendre à Groningue. 
Son fils Abraham, pasteur à Lausanne, le remplace pendant deux 
ans à l'Académie. En 1726, LL.EE. font appel à Frédéric de 
Treytorrens pour lui succéder.

A Groningue, Crousaz est chargé de l'enseignement des mathé
matiques. Mais il ne peut s'empêcher de prendre une part active 
à des débats théologiques. Quelques mauvaises querelles l'amè
nent à renoncer à ses cours. Il devient, pour sept ans (1726), 
précepteur du prince Frédéric de Hesse, à Cassel.

Le 6 février 1738, le Sénat de Beme lui offre à nouveau la chaire 
qu'il avait quittée quinze ans auparavant. «J'ai repris àLausanne», 
écrit-il, «mes fonctions de professeur. Deux grandes raisons m'y 
ont engagé. L'une est tirée de l'état déplorable où j'ai trouvé cette 
Faculté à mon retour, objet de véritable pitié pour moi et qui 
sollicitait ma conscience à faire de véritables efforts pour son 
rétablissement. L'autre était fondée sur le peu de capacité (de 
celui) que la faveur avait apparemment élevé à ce poste, et qui, 
outre son peu de savoir, s'était encore entêté de quelques senti
ments visionnaires, qu'il n'entendait pas lui-même et dont il se 
promettait de tirer un grand gain.» Comme on le voit, Crousaz n'a 
rien perdu de sa virulence. Il reprend donc sa tâche à l'Académie 
jusqu'en 1749, une année avant sa mort.

Un peu partout l'enseignement des sciences commence à être 
détaché de celui de la philosophie. A Lausanne, Crousaz continue 
à assurer, à lui seul, les cours de philosophie et de sciences. Et il 
compte bien, comme il l'écrit... «ne pas les abandonner, ne fût-il 
que pour montrer à nos prétendus Esprits forts que parmi ceux qui 
aiment la Religion il s'en trouve qui connoissent aussi bien qu'eux 
les sciences dont ils tirent tant de vanité».

Un peu partout, les Académies songent à séparer définitive
ment la philosophie des enseignements de physique et d'histoire 
naturelle. A Berne, en 1738, un professeur extraordinaire est 
chargé des sciences et à Genève, Jean Jalabert commence, en

2i

Jean-Pierre Je Crousaz ü/ustre /a 
c/taire Je pJJosop/Je Je i'^caJéntie 
penJant près J'un Jewi-sièc/e, 
avec une interruption Je vingt ans 
passes à /'étranger. Logicien, 
n7at/tén7aticien, tLéo/ogien, physicien, 
natura/iste, J iaisse an ren7arguat?/e 
ouvrage intitu/é Traité du Beau, 
rééJité en /PM. La gravure gui /e 
représente es/ Je L/einric/i 
/yenn/nger; e//e Ja/e Je 7 7PP.



22 NATURALISTES ET BIOLOGISTES À LAUSANNE

1537-1837

Page Je garJe de /a Eecoade éd/doa 
da Traité du Beau (77241 

t/e Jean-Pierre Je Crotrsa? Jon/ /a 
première version est patiiiee nea/ ans 

aa/?aravan/.

TRAITE
D U

13 E A LJ,
Où l'on montre en quoi condïte ce que l'on 

nomme ainù, par des Exemples drei de 
la plûpart des Arts & des Sciences.

PARJ.P.DE CROUSAZ,
Pro/f^yr ?x 2%#%cw<*-

TI^auiàne.
NOUVELLE EDITION, 

rcTuS,corrigée, & augmentée puI'Aoteur. 
TOAfg PREMIER.

A AMSTERDAM, 
Chez h'HoNO RE* ScCHATELAtN.

M DCC XXIV.

1739, un cours de physique expérimentale. Mais J.-P. de Crousaz 
continue seul à enseigner - pour «sa plus grande satisfaction» - la 
philosophie, les mathématiques et les sciences expérimentales.

A d'innombrables reprises, Crousaz témoigne de l'attrait 
qu'exercent sur lui les «choses de la nature». A René-Antoine 
Ferchault de Réaumur (1683-1757) - avec qui il échange un grand 
nombre de lettres - il communique, le 14 septembre 1717, des 
observations inédites sur des trouvés dans de la marne.
«Après l'avoir tirée de la mine, on en fait de petits tas qu'on laisse 
exposés à l'air pendant quelques mois avant de la répandre sur le 
terrain qu'elle est destinée à engraisser. Exposée ainsi à l'air elle 
se couvre de coquillages tous de la même espèce. Quelques-uns 
sont un peu moins plats que les autres, la plupart sont arrondis et 
quelques-uns se terminent en pointe. On en trouve aussi mais en 
petit nombre qui sont accolés précisément, à la manière des 
limaçons à coquilles, lorsqu'ils s'unissent et présentent par leur 
union une double coquille.» Et plus loin, «la pluie et la rosée 
ferment(ent) avec la Marne à peu près comme l'eau avec la chaux, 
mais plus faiblement; la Mame se réduit en poussière et laisse voir 
des tas couverts des coquillages qu'elle renfermait: on avait vu 
qu'ils naissaient lorsqu'ils ont simplement abandonné la croûte 
qui les cachait. L'extérieur de ces coquillages est d'un gris noirâtre 
fort dur, l'eau ne les dissout point mais après en avoir porté dans 
ma poche pendant quelques semaines, je me suis aperçu que 
la chaleur les avait un peu amollis et les avait rendus cassants. 
Leur substance intérieure est blanche et de la fermeté d'un 
fromage fort dur.»

Réaumur apprécie ces descriptions claires et précises (un 
naturaliste «professionnel» aurait-il fait mieux?) et répond à 
Crousaz un mois après: «La nature selon votre remarque varie ses 
ouvrages à l'infini et les coquillages semblent être de ceux qu'elle 
s'est plu davantage à varier. Nous ne connaissons, peut-être pas, 
à beaucoup près, tout ce qu'elle a fait dans ce genre, la terre nous 
en fournit des espèces que nous n'avons point encore retrouvées 
dans les mers, mais peut-être les y retrouvera-t-on?»

En 1715, Crousaz fait paraître, à Amsterdam, son 
Cet ouvrage, d'emblée, connaît un très grand succès; on le lit 
encore aujourd'hui^. Certes, ce livre est avant tout consacré à la

"C'est la seconde édition du Traité Ja ßeaa (1724) qui est republiée et 
commentée par Francine Markovits dans la collection «Corpus des œuvres de 
philosophie en langue française» (489 p.) éditée en 1985, par Arthème Fayard 
àParis.
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23p/n/oAop/n'c et à la t/iéo/ogie, mais de nombreuses pages traitent, 
avec rigueur et un sens incontestable de l'observation, des ques
tions d'/Asto/rc comme le montrent les lignes qui sui
vent, tirées du chapitre 9 ("De /a A?A Sc/c/iceAj. «Mais il y
a des infinis en petitesse dans lesquels on ne se perd pas moins que 
dans les infinis en grandeur. Descendons à tout ce dont nos Sens 
méprisent la petitesse, pour admirer sur la tête d'une Mouche plus 
d'omemens qu'il ne s'en trouve sur les Couronnes des Rois, et sur 
les taches de moisissure plus de fleurs qu'on n'en pourroit cueillir 
dans leurs parterres. Ces petites Plantes ont leurs tiges, leurs 
feuilles, leurs fibres, leurs semences et leurs sucs. Ces petits 
animaux dont on en voit qui sont vingt et sept millions de fois plus 
petits qu'un grain de blé, ont leur sexe, leurs œufs, leur bouche, 
leurs dents, leurs yeux, leurs prunelles, leurs veines et leurs nerfs; 
ces veines ont leur sang, et ces nerfs leurs Esprits; ces Esprits ont 
leurs particules; ces particules ont leurs pores, et ces pores sont 
remplis de parcelles qui chacune ont leur figure, leur centre et leurs 
extrémités, et qui elles-mêmes se divisent, se rompent et se 
menuisent en de plus petites portions, sans qu'aucun effort d'Es- 
prit puisse jamais assigner la dernière bome à ces divisions. Ainsi 
de quelque côté qu'on se tourne, qu'on monte ou qu'on descende, 
infinité par tout, par tout le caractère, l'image et l'empreinte de 
l'infini Auteur de toute chose.»

L'Académie - on l'a vu - est une Ecole chargée de former des 
étudiants en théologie. Et pendant longtemps encore c'est à ces 
futurs pasteurs, et à eux seuls, que sont destinés les quelques rares 
enseignements, souvent temporaires, de mathématiques, de phy
sique et d'histoire naturelle. D'ailleurs, le 27 août 1717, Crousaz 
écrit à son ami l'abbé Veissière, de Paris: «Le païs où je suis né n'a 
jamais été celui des sciences: de bons soldats, de bonnes gens et, 
par-ci par-là, quelques têtes plus éclairées... On n ' a pas conçu que 
les sciences fussent propres à faire estimer nos troupes et à leur 
attirer de bonnes soldes...». Presque un siècle plus tard, on trouve 
sous la plume de Frédéric-César de la Harpe des propos également 
pessimistes: «Une triste pédanterie règne dans l'Académie comme 
dans son empire; on ne sait y parler que sermons, prières, examens, 
disputes, théologie et intolérance. Pas le plus petit mot des 
sciences utiles.» Et pourtant, en moins de soixante-dix ans, 
l'Académie va être l'objet de quatre tentatives de réforme qu'il 
n'est pas sans intérêt de rappeler.

En 1738, deux amis, Charles-Guillaume Loys de Bochat, 
professeur de droit et d'histoire à l'Académie et Gabriel Seigneux

<7^ .SAUÇAS*
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de Correvorf échafaudent un vaste plarpo . Il ne s'agit pas moins 
que de transformer notre Académie en U/t/t'e/.s'ùé. Et si cela avait 
marché, la Haute Ecole de Lausanne eût été, en Europe, la seule 
Université protestante de langue française. En fait l'on sait peu de 
choses sur les enseignements nouveaux proposés et, parmi les
quels, les -sr/cnccs et doivent faire bonne
figure. «Les archives publiques sont là-dessus presque muettes. 
Aucun des mémoires que le projet suscita n'a pu être retrouvé. On 
ne voit pas que les conseils de la Ville de Lausanne en aient 
délibéré. Les manuels du Sénat de Berne ne contiennent aucune 
décision d'où l'on puisse même inférer que la question de l'éta
blissement d'une Université à Lausanne se soit jamais posée. 
D'ailleurs, les registres du Conseil des Curateurs de l'Académie 
présentent malheureusement, de 1729 à 1740, une lacune totale et 
qui semble irrémédiable»" -

Dans les Actes académiques on trouve un document du 13 août 
1738, rédigé par le secrétaire du Conseil des Curateurs, à l'inten
tion du bailli de Lausanne. On y ht que ces derniers «ont pris en 
considération comme quoi l'Académie par diverses fatalités a été 
passablement négligée. Ils veulent désormais lui donner toute leur 
attention... pour la rétablir dans un état florissant»... Mais aucune 
suite n'est donnée à ces idées ambitieuses pas plus d'ailleurs que 
n'aboutissent de semblables projets, défendus à Genève en 1708, 
par le physicien Jean-Robert Chouet. Celui-ci, en qualité de 
syndic et de scholarque, tente en vain d'imposer l'enseignement 
des sciences naturelles et la création de la «profession académi
que» de médecin.

C.-L. Loys Cùc.sc<7M.r Quelques années plus tard, Charles-Louis Loys de Cheseaux 
(1730-1789) fait paraître, en 1762, son DAcoM/v p/u/o.s'opAûyue 
.s ur /upùys/^ue et /' /u'.sro/'re nature/Ze, édité parallèlement par Tillard 
à Paris et Antoine Chapuis à Lausanne. Cheseaux propose la

"Seigneux (1695-1775) est docteur en droit (1717) de l'Université de Bâle. 
Conseiller et boursier de Lausanne, il laisse de très nombreux écrits littéraires, 
juridiques et politiques. Il convient de citer ici son intérêt pour l'histoire 
naturelle appliquée. Dans le Mercure de Neufchâtel, devenu le Nouveau 
Journal helvétique, puis dans les Mémoires de la Société économique de Beme, 
de 1738 à 1762, Seigneux publie quantité d'articles pertinents sur l'agronomie, 
la culture du blé, les soins à donner aux arbres...

'"Celui-ci est parvenu jusqu'à nous grâce à deux lettres écrites en 1738 par 
Bochat (le 26 février) et par Seigneux (le 27 mars) à un ami commun, le sieur 
Bourguet de Neuchâtel.

" Philippe Meylan, Grands projets à l'Académie de Lausanne il y a deux 
cents ans. <7e r/iéo/ogie et r/g p/n'/cnop/u'e, 114/115, 1940.
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25création d'un...«Temple à la Nature et au Créateur». Il suggère 
...«un édifice immense qui, semblable à l'arche de Noé, 
rassembleroit de toutes les parties de l'Univers, tous les êtres, que 
sa main toute puissante y a semés. Ce seroit le seul monument que 
l'homme put ici-bas véritablement ériger à la gloire de son 
Créateur ...». En 1764, Cheseaux concrétise ses idées en deman
dant, pour l'Académie de Lausanne, des chaires de mathémati
ques, de physique, de chimie, d'histoire naturelle, d'anatomie et 
de médecine. Aucune suite officielle n'est donnée à ce plan, 
beaucoup trop en avance pour son époque et présenté dans un pays 
où l'on se méfie, «par principe», des grands projets. En somme, 
Cheseaux avait imaginé un vaste «centre culturel scientifique» 
regroupant, tout à la fois, musées d'histoire naturelle, jardins 
zoologique et botanique, bibliothèques, instituts de recherche et 
d'enseignement. Une sorte de «palais de la science» en somme, 
tels qu'on les connaît aujourd'hui.

A côté des mathématiques, puis de la physique qui, furtivement, 
prennent peu à peu une toute petite place à l'Académie, les 
enseignements de chimie et de .sc/e/tcex demeurent
encore plus discrets. Une telle situation est d'ailleurs d'autant plus 
surprenante que le Pays de Vaud compte de nombreux botanistes 
et zoologistes de tout premier ordre.

Certes, comme l'écrit le docteur Auguste Tissot^ à Albert de 
Haller en 1765, apropos de l'Académie: « Si vous ne l'augmentez 
pas, il ne faut espérer de la changer que par des remplacements 
successifs; on ne doit l'envisager actuellement que comme une 
école de ministres pour le pays, et tout ce qu'il y aurait de mieux 
à faire aurait été de lui prêter un peu de considération, en attendant 
qu'elle en gagnât; au lieu de cela, on lui en a ôté beaucoup. Si vous 
voulez l'illustrer tout d'un coup jetez-y des gens qui aient un nom 
ou au moins des talens et de l'émulation.» Et l'on sait bien à que) 
point, Tissot déplore le désintérêt que les responsables de l'Ecole 
de Lausanne affichent à l'égard des enseignements scientifiques 
en général et à ceux des sciences de la Nature en particulier.

'2 Samuel-Auguste-André-David Tissot (1728-1797) est docteur en méde
cine de Montpellier. Il s'installe à Lausanne où il occupe (1750) la charge fort 
honorable, mais mal rétribuée, de «médecin des pauvres». Son ouvrage AvA <2M 
peMp/e ^Mr M ww?é (Lausanne, 1761) connaît un extraordinaire succès et sera 
traduit dans dix-sept langues. Nommé «professeur public en médecine dans 
l'Académie» en 1766, il prononce en latin son discours d ' i nstallation Oc worùA 
ùtteraforMW, dont la première édition est suivie de nombreux titres en français 
comme De /a .sa/i/é de.s ge/M de /eftre.s. Gœthe, dans ses mémoires, qualifie le 
docteur lausannois de «précurseur d'une lignée de médecins humanistes».
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En 1772, un nouveau projet attire l'attention des autorités, sans 

que celles-ci puissent ou veuillent lui donner une suite concrète. 
Il s'agit d'un rapport rédigé par un médecin de Iéna, Othon- 
Guillaume Struve, qui a enseigné la chimie et l'histoire naturelle 
à Fribourg-en-Brisgau avant de s'établir à Lausanne. Celui-ci 
propose la création, dans le cadre de l'Académie, d'un «collège de 
chymie, science aussi belle qu ' ignorée parmi nous». Le rapport est 
vite oublié, mais douze ans plus tard, le fils de son auteur, Henri 
Struve, (v. p. 31) est nommé professeur honoraire de chimie puis 
de /WU/vJ/c.S'.

FrtmçoA LcrJeJ Le 22 mars 1804, François Verdeil (1747-1832) - chef du 
Bureau de Santé (qui devient, en 1810, le Conseil de Santé du 
Canton de Vaud) - écrit au Petit Conseil. Sa lettre est intéressante 
car elle réclame la création d'un Je wéJec/zte du type du
«Medizinisch-chirurgisches Institut» fondé à Zurich en 1782. 
Pour assurer le fonctionnement de cet institut, Verdeil suggère 
d'établir, dans le cadre de l'Académie, deux chaires. La première 
serait consacrée à la zoologie, l'anatomie, la physiologie et la 
médecine légale. La seconde comprendrait l'enseignement de la 
botanique, des matières médicales et de la thérapeutique. Les 
autres disciplines pourraient être confiées au médecin et au 
chirurgien de l'hôpital cantonal, à l'exception de la pharmaceuti
que attribuée au professeur de chimie. La proposition de Verdeil 
est accueillie avec intérêt et les rédacteurs de la Loi du 26 mai 1806 
en tiennent compte'^. Il faut pourtant attendre quatre ans avant que 
ne soit ouvert un concours. Deux candidats seulement se présen
tent: l'un est docteur en médecine de Paris et l'autre d'Erlangen. 
Ils rédigent une dissertation'^, participent à une «dispute» et don
nent une leçon. Malheureusement, ces deux postulants sont jugés 
aussi médiocres l'un que l'autre et aucun n'est retenu. L'initiative 
de Verdeil est oubliée; les deux chaires restent sans titulaire.

En 1754, paraît à Lausanne chez Antoine Chapuis, le premier 
volume d'un ouvrage anonyme intitulé Mémoire.? Je
xa/M waJtéwahiyMe.s, Je /e.sAcaJézvhe.s' Je ^cz'e/?ce^, /a.s'.se/??-

Cette première loi (où il est question de l'Académie) du tout jeune canton 
de Vaud, prévoit la création de quatorze chaires. Quatre sont réservées aux 
sciences dont deux d'entre elles correspondent au projet de Verdeil.

'4 Thème de cette dissertation: «Exposition de la théorie de la respiration et 
de la sanguinification. Celle de la différence du sang artériel d'avec le sang 
veineux, et des effets que ces deux espèces de sang produisent sur l'économie 
animale».



27/?/é.S' e/7 M/7 AC/i/ CL/'pA & /'<7/7ÇCA AC/o/7 /'firJ/'C <7c

Les éditeurs pourraient bien être des professeurs de l'Académie. 
Ce recueil est dédié au comte de Clermont, et seul, le premier tome 
a été répertorié.

Dans /'m'crdA'AYW(W, les auteurs évoquent l'abondance des 
ouvrages publiés par les Académies et les sociétés savantes. Ce 
qui fait que ... «peu de personnes sont en état d'en profiter; le 
mélange de ces Mémoires sur plus de vingt espèces de sciences, 
placés dans un même Volume sans distinction des matières, les 
mettent hors de la portée du plus grand nombre. De ce mélange il 
résulte que telle personne qui s'est vouée «...à l'étude d'une 
discipline est obligée de lire ce qui a été écrit... sur plusieurs 
Sciences qui toutes lui seroient inutiles». Et plus loin...«L'unique 
moyen d'éviter cet inconvénient étoit de faire un Recueil des 
Mémoires sur chaque Science, séparés de tous les autres, dont les 
avantages ne se bomeroient pas uniquement à ceux qui ne les ont 
pointlûs, mais s'étendroient encore par cet arrangement méthodi
que à ceux même qui les ayant lus, souhaiteroient de les revoir.» 
En faisant un choix systématique et à raison de trois volumes par 
an, les éditeurs, qui consacrent le premier tome aux années 1665 
à 1667, comptent bien parvenir en moins de cinq ans aux mémoi
res publiés en 1754. Tous les textes sont en français - ce qui n'est 
pas d'un moindre intérêt - alors que le «prospectus» annonce des 
mémoires en latin, à côté d'articles «tirés des meilleurs Journaux 
écrits en Langues étrangères, qui contiennent diverses découver-

MEMOIRES
D A'

PHYSIQUE
PURE, SANS MATHEMATIQUES,

DA 70UTFS LES

ACADEMIES
DE SCIENCES,

TOME PREMIER,

A LAUSANNE,

M D C C L I V.

La première page <Zes Mémoires 
de physique <7om /e premier vo/nme 
- sans <7oa/e /e sea/ - es/ paMé à 
Lausanne en 77d4, 
c/ie^ Xn/oine C/iapais.

Deax p/anc/ies /77 e/ 7//) <7es 
Mémoires de physique, consacrées 
aux /lignes marines.



28 NATURALISTES ET BIOLOGISTES À LAUSANNE tes perdues pour ceux qui n'entendent pas ces Langues». L'aver-
1537-1837 §g termine ainsi... «Si nôtre premier Voiume reçoit un

accueil favorable du Public, nous entamerons incessamment la 
Médecine, l'Agriculture et l'Œconomie rustique, aux conditions 
que l'on verra chés les Libraires».

Sans aucun doute et par rapport aux ouvrages de cette époque, 
le tome I de ce recueil de mémoires ne manque pas d'originalité. 
Pour chacune des trois années retenues, les éditeurs proposent un 
choix de livres, significatifs à leurs yeux, de l'état d'avancement 
de la science. Ils ont sélectionné cinquante articles, rédigés avec 
soin et une sobriété dans la forme qu'on ne trouve pas toujours 
dans les textes du temps. Les thèmes traitent, pour la plupart, des 
sujets d'actualité (un nouveau baromètre, observations inédites 
sur un tremblement de terre ou sur les marées, recherches sur 
l'aimantation).

Une très large place est réservée aux sciences naturelles et tout 
particulièrement aux travaux basés sur l'expérimentation. On 
commence, en effet, à parler de la physique des vivants : 1 ' actualité 
de ces «Mémoires lausannois» est donc évidente. Ces derniers 
paraissent au moment où les premières recherches de physiologie 
(presque toutes réalisées sur les plantes d'abord) sont publiées. 
Quelques-uns vont avoir, mais plus tard, une importance décisive 
en biologie. Citons, par exemple, les articles sur l'ascension de la 
sève de Edme Mariotte, l'ouvrage (1727) de
Stephen Haies - et dont Buffon donne une traduction française en 
1735 - et les deux volumes sur L<? (1758)
d'Henri-Louis Duhamel du Monceau .

Il n ' est pas inutile de rappeler que le terme même de «physique» 
est souvent utilisé, au XVIIL siècle, dans un sens plus général que 
celui que l'on a l'habitude de lui donner aujourd'hui. Ainsi, existe 
à Lausanne, avant la Révolution, une «Société des sciences 
physiques» qui compte, parmi ses membres, une très forte majo
rité de naturalistes de terrain et de laboratoire. Cette société pos
sède d'ailleurs de très riches collections de plantes, d'animaux, de 
minéraux et d'instruments accessibles au public (v. p. 41).

Mais revenons à notre livre lausannois. On y trouve la descrip
tion de diverses expériences de physiologie animale dont la 
modernité est évidente, malgré la forme et le style de l'époque. 
Des observations sont rapportées relativement aux effets du 
«vuide sur les animaux», une sangsue, un limaçon, deux grillons, 
un papillon, une grosse mouche, «une crabe tendre», des gre
nouilles (déjà) sont les sujets de nombreuses expériences. Dans 
une «machine pneumatique», «on y a laissé mourir un petit chat:



29sa peau s'est enflée & comme séparée des muscles : 1 ' ayant ouvert, 
on n'a point trouvé les vaisseaux, ni les poumons crevés, comme 
il étoit arrivé à un autre chat. Celui-ci étant ouvert, le sang a sauté 
du ventricule droit & le cœur a encore continué assés longtems son
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Deux expériences z/e «p/i_ysiz/ue 
végé/a/e» décriras z/ans /es Mémoires 
de physique aie 7 754.
«gue/^ues Personnes pensèrent 
<?u 'on zZevo/7 aPribuer à /a pression 
z/e /'air, /a ronz/eur z/ue prennent aies 
gou/Zes aie z/ue/z/ue.s //uiz/es </ue ce 
so/Z, z/ui lornben/ z/ans /'air /ihre, z/ui 
y'ai//issen/ ou <?ui posen/ sur un 
Corps sec.
»Mais /'expérience f/ig. 7) a prouvé 
/e con/raire; car a^an//ai/ /e vuiz/e 
z/ans /e vase si P a_yan/ Zourné /e 
pisZon, /'eau ou /e mercure en/ermé 
a/ans /e g/obe C es/ /ombé gou/Ze 
à gou/Ze, sur aies /eui//es r/e C/ioux 
?u'on avoi/ mis z/ans /e g/obe si, 
cou verles z/e /a rosée z/u 'e//es on/ 
z/uanl on /es cuei//e; nous 
observâmes z/ue /es gouZ/es zi'eau, 
é/oien/ aussi ronz/es <yue si /es /eui//es 
avoien/ é/é sur /a p/an/e. De même 
7/ïg. 2/ soi/ z/ue /'on cona/ense, ou 
z/ue /'on raré/ïe /'air z/ans /e vase Xl 
par /e moi'en z/'une Pompe, /es 
gouZZes z/e Mercure ou z/'eau 
repanz/ues sur son /onz/ conserven/ 
/eur ronz/eur orz/i'naire. »

mouvement; ce chat est mort au 4^ coup de piston». Cet ouvrage 
contient encore des articles sur les «pétrifications», les plantes des 
mers (les Fucus, en particulier) fort bien décrites, des observations 
élégantes sur la sudation des feuilles de choux et sur les propriétés 
de «perméation» de la vessie d'un barbeau...
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Bien que ['Académie ne puisse compter sur aucun enseigne
ment officiel de sciences naturelles, ses étudiants - grâce à des 
livres, édités àLausanne, comme celui dont il vient d'être question 
- peuvent tout de même se tenir au courant de tout ce que l'on sait 
de nouveau sur la nature et le «fonctionnement» des êtres vivants.

pro/É'.swz/r.s' A la fin du XVIID siècle, quelques hommes de sciences, à des 
titres divers, ont des contacts privilégiés avec l'Académie. Le 
naturaliste Deleuze fonctionne comme secrétaire, Struve et Develey 
enseignent les sciences «exactes» et sont aussi chargés, pour un 
temps, de divers cours d'histoire naturelle. Gaudin, le botaniste 
réputé, est professeur honoraire. Il convient de mentionner encore 
Allamand dont la carrière s'est faite à Leyde.

Jacques-Antoine-Henri Deleuze (1732-1774), à l'âge de douze 
ans, herborise déjà dans les «environs» de sa ville natale et sa 
collection de plantes soigneusement répertoriées attire 1 'attention 
de ses maîtres du Collège. Entré à l'Académie où il se prépare à 
être pasteur, il se passionne davantage pour les sciences de la 
nature et la physique que pour la théologie. Il a à peine vingt ans 
lorsqu'il confie à M. de Felice, l'imprimeur et éditeur yverdonnois 
(v. p. 52), des «Notes et additions» à la Confcwp/am?/? <7c /a 
Mmnr de Charles Bonnet (1720-1793) et que Felice avait publiée 
l'un des premiers. L'auteur est si satisfait de ces commentaires 
originaux qu'il les insère dans la dernière édition de son ouvrage, 
paru à Amsterdam (1764). Felice découvre en Deleuze un colla
borateur idéal. Il lui demande de revoir le ra/'.wrmé
J'/VrsŸon'c rédigé par M.Valmont de Bomare, réédité à
Yverdon en 1768. A ce moment, Deleuze est déjà secrétaire de 
l'Académie depuis quelques années. Sa réputation de botaniste est 
solidement établie grâce surtout à son herbier «considérable» que 
l'on vient consulter de loin à la ronde.
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Il n'est pas surprenant que Felice, décidé à faire paraître son 
<7' TvgrrZo/r (v. p. 51 ), demande à Deleuze de rédiger 

toutes les notices de botanique et la plupart de celles ayant trait à 
l'histoire naturelle. Il écrit: «Tous les articles marqués (D) sont de 
sa main. On y trouve la plus grande précision unie à la clarté & à 
l'exactitude. La grande application de ce savant, qui avoit d'ailleurs 
des fonctions à remplir, comme pasteur, & comme secrétaire de 
l'académie de Lausanne, altérèrent sa santé... Savant religieux, 
ami désintéressé & modeste il mérita les regrets de ceux qui 
l'avoient connu...»'s
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'sSupplément au tome III de l'Encyclopédie d'Yverdon, p. 290, 1775.



En 1779, pour la première fois dans l'histoire de l'Académie, 
une chaire de chimie et d'histoire naturelle est créée. C'est à Henri 
Struve (1751-1826) que la «chambre administrative», alors res
ponsable de l'instruction publique, la confie en le nommant 
professeur ordinaire. On sait peu de chose sur sa jeunesse et ses 
études, mais, en 1784, LL.EE. reconnaissant ses mérites lui 
confèrent le titre de professeur honoraire de chimie sans le charger 
d'enseignement. Il devient rapidement professeur extraordinaire 
et partage avec Jean-Samuel François, professeur de physique 
depuis 1776, les enseignements scientifiques destinés aux étu
diants en droit et en théologie. Struve connaît bien la botanique et 
la minéralogie et possède de riches collections qui vont enrichir le 
Musée académique.

En 1798, il est membre du Conseil d'éducation du Canton de 
Vaud et l'année suivante, professeur ordinaire quinze ans après 
son entrée, plus que discrète, à l'Académie. Entre 1801 et 1804, 
cette dernière traverse une crise particulièrement grave. Struve 
demeure le seul professeur de sciences en charge, assumant à la 
fois les cours d'histoire naturelle, de physique et de chimie. Il finit 
par ne conserver que ce dernier enseignement pour assumer les 
charges de conseiller des mines de la République helvétique et 
d'inspecteur général de celles du canton de Vaud.

//enr/ .S'trnre 31

Isaac-Emmanuel-Louis Develey (1764-1839) est d'abord pro
fesseur honoraire (1798) avant d'enseigner les mathématiques et 
l'astronomie comme professeur ordinaire (1806-1837). Il mérite 
d'être cité ici car, toute sa vie, il voue un indéniable intérêt pour 
les sciences naturelles et leur application à l'agronomie. Develey 
publie notamment trois Mémoires snr /es /nsectes ( 1790) riches en 
observations originales. En 1801, il donne un cours public d'éco
nomie rurale qui connaît un grand succès. Il écrit de nombreux 
articles dans les Fem7/es c/'Agr/cM/tnre r/n Canton <7e Van<7, té
moignant à la fois de ses dons de vulgarisateur et de vastes 
connaissances en biologie agricole. A côté de ses ouvrages de 
mathématiques et d'astronomie, Develey fait paraître un Tra/té 
ana/yt/pne c/e /a mé/Ao<7e (1794) et des Essa/s Je mét/ioa'o/og/e 
(1831) qui ne manquent pas d'idées personnelles. On connaît 
encore de lui d'intéressantes O/?serva/ions .sn/* /g /engage Jn Fay.s' 
Je VanJ( 1808,1824). Enfin, il signe deux livres bien curieux. Le 
premier est consacré à un «dialogue» imaginaire entre Alexandre- 
César Chavannes (v. p. 40) «et/en /e Conse///er ßoc/?erens, se 
rencontrant Jans /a /nne après /enr mort» (1825). Le second

Emmanne/ Deve/ey

E/nrnunue/ Zteve/e^, à /u/ set//, 
aurai/ pu occuper presque toutes /es 
cl/alres d'une Faculté des sciences.
71 /'Tlcadétnle, où // es/ /ardlventent 
nont/né pro/ésseur ùonoralre de 
matùéma/ù/ues, // donne des cours 
de p/rrstpue, d'agriculture, de 
/Inances, d'ùlstolre naturelle, 
d'astrono/nte. 7/ se passionnepour 
/es Insectes, écrit deux traités 
consacrés à /a ntélùode en sciences e/ 
<?ue/?ues ro/nans. Son portrait es/ 
un poste/ signé du peintre Renyantln 
ßo/ome^.
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Jean-FranyoM-^l/wé-FW/ppe 
Gaa/Zia /a// w /béo/og/e à Zar/cb et 
/er/w/ae ja carrière co/??we prew/er 

pas/ear be Aÿoa. Prq/èysear 
boaora/re be bo/aai^ue à 

/'Xcat/éwie, ;7 pubb'e aae Flore 
helvétique ^ai /e /ait connai/re t/e 

toMS' /e.s aatarai/j/es earopéeas. So/; 
herbier, acheté par /a /aeüiear awi <7e 

Daru'M, Sir F/ooker, as/ o//ert par 
ce z/eraier aa A/tcsee bo/aa/qae 

caatoaa/.

Jeaa-Mco/a^-Sébast/ea Zi/a/aaa// 
./ait ses eiac/es c/e théo/ogie à 

/S4cat/éwie puis se/ixe à Leyc/e. F/ 
succèt/e à sou waitre /'éw/aeat 

mathéwaticie/; et phi/ojophe 
Ga;7/aa»?e-7acob S'Gravesaac/e.

TZewar^aab/e phy^iciea 
expérimentateur, ^4 i/an7ant/ /aisse 

une ét/ition t/e tout premier ort/res 
t/e.s Œuvres t/e ßu//bn, comp/etées 

t/e nombreuses notes tirees t/e ses
propres observations.

est un roman historique, vite oublié, /gs Ægyp/t'g?M GM /wrc/ <7// 
Lgp?t7P (1828).

C 'est en octobre 1820 que Jean-François-Aimé-Philippe Gaudin 
(1766-1833) est appelé à F Académie pour enseigner la botanique 
en qualité de professeur honoraire. Né à Longirod où son père est 
pasteur, il fait ses études de théologie à Zurich tout en s'initiant à 
la botanique sous la direction du chanoine Johann Gessner. On le 
retrouve à Nyon comme ministre de F Eglise allemande. En même 
temps, il enseigne les mathématiques et l'histoire naturelle dans 
un institut de jeunes gens. Il remplace son père dans la cure où 
il est né avant d'être nommé, en 1821, premier pasteur de Nyon.

Contrairement à la plupart des botanistes de son temps qui 
collectionnaient les plantes sans se soucier de leur conservation 
dans leur milieu naturel, Gaudin - au cours de ses herborisations 
- s'en préoccupe souvent. Ainsi, dans son ./omvM/ MPg g/rcMr- 
.sw/?...(v.J.L. Moret,p.41,1990),ilécriten 1813 :«Le beau Pavot 
comu des tuileries de Grandson commence à devenir rare, je 
crains bien que les botanistes de l'institut Pestalozzi ne finissent 
de l'extirper... Heureusement que cette belle plante... se trouve ... 
à l'extrémité des allées de Colombier.»

En 1811, Gaudin publie son Agro^to/og/tz Ag/vg/zccz, consacré 
aux Graminées. Cet ouvrage le fait connaître et, en son honneur, 
Palisot de Beauvois lui dédie le genre GtzMc/m/a. Sa réputation de 
botaniste est confirmée par un .S'/'/w/M/.s' Jg.s 5Ai//'/A/gc.s' et une 
Con^pgc/n^ Gcz/iortwz. Gaudin commence en 1828, la publication 
de la Flora helvetica dont le septième et dernier volume paraît en 
1833, l'année de sa mort. En 1836, un livre posthume est édité par 
son élève Jean-Pierre Monnard, directeur du Collège de Nyon, le 
Sy/îop.s/'v F/o/oc /zg/vgi/ctzg, fort rare déjà et très recherché en 
1880. «Ce volume de 824 pages de texte, est l'œuvre de Gaudin 
jusqu'à la page 726, le reste a été préparé par Monnard à l'aide de 
la Flore et des notes de Fauteur.»^

Jean-Nicolas-Sébastien Allamand (1713-1787) est incontes
tablement l'un de nos plus célèbres hommes de sciences de 
F Ancien Régime. Après ses études à F Académie, il renonce à 
occuper une paroisse et, faute de trouver un emploi qui corres
ponde mieux à ses goûts, Allamand s'expatrie comme beaucoup 
d'autres. Consacré en 1736, il accepte un poste de précepteur à 
Leyde. Il ne tarde pas à y reprendre ses études qu'il engage dans 
une double direction, très complémentaires à l'époque, l'histoire

'6 Louis Favrat, «Note sur les herbiers Gaudin et Hooker». Bulletin de la 
Société vaudoise des sciences naturelles, 17, 84, 1880.
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naturelle et la physique. Distingué par le célèbre professeur 
Guillaume-Jacob s'Gravesande - le maître de son compatriote 
Louis de Treytorrens - il devient son préparateur, puis rapidement 
son plus proche collaborateur et, en 1742, son successeur. Le voici 
titulaire - à vingt-neuf ans - de la chaire de physique expérimen
tale de la fameuse université hollandaise. Allamand n'est pas 
seulement considéré comme Lun des meilleurs physiciens de son 
temps, il laisse le souvenir d'un excellent naturaliste. Il crée et

Deux gravures Je K-G. Drêfre, 
ex/raùe.s Je /a Ftora helvetica Je 
Jean GauJ/n. // s'agû Jes p/ancAes / 
e/ 7/ /p. J7 ey 706) Ja yowe F/ /7S30) 
Je /'ouvrage pu/?//e par Ore/Z-Fuss/Z, 
à Zurfc/y.
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développe le premier cabinet d'histoire naturelle de Leyde. A 
peine installé comme professeur, il se met à réunir d'abondants 
documents qui vont lui permettre de mener à bien un travail 
considérable. De 1766 à 1770, il fait paraître une remarquable 
édition critique des premiers livres de la monumentale /7AhVrc 
n<27Mrg//g de Buffon*?. Dans les vingt-quatre volumes publiés par 
Allamand. on peut lire de nombreux commentaires très complets 
et non dépourvus d'originalité, qu'il a rédigés personnellement. 
Ces notes - généralement des mises à jour et des correctifs 
apportés aux textes de Buffon - sont, pour la plupart, résolument 
en avance sur les idées du temps.

Né à Vevey le 21 juillet 1765, il est le fils aîné du pasteur 
François Chavannes. A dix ans, ses parents le placent chez son 
oncle Alexandre-César, professeur à l'Académie et secrétaire- 
bibliothécaire de celle-ci. A ce titre, il s'occupe aussi du Musée 
Académique et, sans aucun doute, donne à son neveu le goût des 
collections d'histoire naturelle. Chaque samedi, le jeune étudiant 
se rend à pied à Vevey, chez ses parents, pour renouveler son linge 
et ses provisions «de bouche» de la semaine. En 1788, il est 
consacré ministre et nommé suffragant de son père. Mais avant de 
commencer son travail, il part seize mois en Allemagne et en 
Hollande.

Le 12 mars 1798, il fonde avec quelques citoyens la Société des 
amis de la liberté et de l'égalité. Le voilà engagé dans la vie 
publique. Le Directoire le charge de la chapellerie protestante de 
la Diète, à Luceme. On trouve Chavannes partout où il peut rendre 
service, et les occasions sont nombreuses en ces temps troublés. 
Ses mérites commencent à être reconnus et Henri Monod n'hésite 
pas à lui écrire, en 1799: «La Patrie doit être glorieuse de vous 
compter parmi ses enfants.» En août 1802, Chavannes est nommé 
président de la Commission, chargée par le Sénat helvétique, de 
préparer la Constitution vaudoise. Grâce à l'Acte de Médiation

'7 Georges-Louis Leclerc de Buffon (1707-1788) commençe, en 1749, à 
publier - avec l'aide de très nombreux collaborateurs, plus ou moins compé
tents - son /Vntoirc naPu'c/Ze. Le quarante-quatrième et dernier tome paraît en 
1804. On reproche surtout à cet ouvrage d'innombrables négligences et de 
fréquentes erreurs dans l'observation. Son style emphatique gêne les hommes 
de science habitués à un langage moins grandiloquent; d'Alembert appelle 
Buffon le «grand phrasier». Et comme ce dernier est persuadé que le «savant 
ne devait étudier la nature que pour l'employer», il n'est pas surprenant de 
trouver dans son //i.sToi/c de constantes références à l'«utilité» des formes au 
détriment de leur description objective.
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(19 février 1803) le Pays de Vaud est désormais l'un des dix-neuf 
cantons suisses. Elu par le Cercle de Rougemont, Chavannes est 
député du premier Grand Conseil vaudois. En 1806, il entre au 
Conseil Académique et s'établit à Lausanne en 1811. L'année 
d'après, il participe - le 4 août - à la création, dans la Campagne 
de Dorigny (qui appartenait à Jean-Samuel de Loys, v. p. 61), de 
la Société J'Agr/CM/tMre et J'Æcowwue généro/e cto Cootoo Je 
Vct/J appelée à jouer un rôle déterminant dans notre pays. Des 
FeM/7/e^ J'Agn'cM/tMre et J'Eccwwn'e généra/e sont publiées, dès

Daniei-Mexandre CAavannes /ai/ sa 
/Aéo/ogie à /Glcadémie.
Passionne d'Aistoire nature/ie, i/ 
s'enl/iOMs/asme aussi pou/* /es idées 
nouvei/es e/ /onde, à Lausanne, 
/a Société t/es ^4mis de /a /inerte et 
i/e /'éga/ité. C/iape/in de /a Diète, 
rédacteur de /a Feuille helvétique, i/ 
/ait partie du premier Gram/ Conseii 
vaur/oi's. MemAre /ondateur de /a 
Société d'ému/ati'on du Canton de 
Paud, i/ est rédacteur des Feuilles 
d'agriculture et d'économie. Membre 
du Conseii académique, CAavannes 
est nommé pro/esseur Aonoraire 
de zoo/ogie. /Ivec CA. Lard_v, i/ est 
/e père du Musée cantona/ et sa 
dernière intervention au Grand 
Conseii - dont i//ait partie pendant 
près de quarante ans - concerne 
précisément /es co/iections de 
sciences nature/ies de «son» musée. 
Ce portrait, /ait en /&M /CAavannes 
a 73 ans/ est signé par /e peintre 
C/iar/es Eynard.

1812, à raison de deux fascicules par mois. Chavannes en est le 
rédacteur de 1813 à 1843. Député de Vevey au Grand Conseil, 
après une interruption de cinq ans, il y siège trente-trois ans, dont 
vingt-six comme secrétaire.

Dès son plus jeune âge, Chavannes se passionne pour les 
sciences. A Vevey déjà, en 1809, il donne un cours sur l'air 
atmosphérique, la lumière et l'électricité. En 1812, il apprend 
1 astronomie à un cercle de dames présidé par Madame la Générale 
de Charrière. Le 15 octobre 1815, il prend part activement à la 
création, à Genève, de la Société helvétique des sciences naturelles.
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C'est lui qui préside la troisième réunion de cette société, à 
Lausanne en 1818. 11 joue un rôle éminent dans la création du 
Musée académique (v. p. 38).

Dès 1813, Chavannes est appelé à faire à l'Académie un cours 
libre d'histoire naturelle. Le recteur Emmanuel Develey, le 28 juin 
1819, lui confie, pour les étudiants de théologie et de philosophie, 
un enseignement de zoologie. Il est nommé, le 28 octobre 1820, 
professeur honoraire avec un traitement annuel de 600 francs.

Ses charges académiques ne réduisent pas les innombrables 
activités de Chavannes. Il continue à s'occuper avec enthousiasme 
de ses collections, empaillant lui-même les oiseaux selon une 
technique que lui avait apprise sa belle-mère, Mme Zacharie 
Châtelain. Son musée personnel est devenu un véritable trésor: 
poissons du Léman, reptiles de Suisse et d'Europe, préparations 
d'anatomie comparée... Membre actif de la Société vaudoise des 
sciences naturelles, il y présente de très nombreuses communica
tions. Il se dépense sans compter pour la construction d'une 
nouvelle «Maison pénitentiaire», inaugurée en 1826. Il plaide en 
faveur des détenus libérés, des établissements de bienfaisance.

En 1841, sa robuste santé déclinant, il démissionne du Grand 
Conseil, mais continue à donner ses cours à l'Académie jusqu'en 
1843. Il s'occupe encore lui-même de l'empaillage d'une girafe, 
morte accidentellement à Nice, et qu'il a, non sans peine, obtenue 
pour le Musée académique.

La révolution du 14 février 1845 ne l'étonne guère; apprenant 
le succès de Druey, il s'écrie: «Dieu l'a permis, que Dieu lui 
pardonne!». La visite de Vinet, le 16 septembre, lui fait grand 
plaisir. Ce dernier écrit à Herminie Chavannes, sa fille: «Je 
n'oublierai jamais sa belle et touchante figure, sa sérénité, son 
sourire sérieux et bienveillant. » Le 12 novembre 1845, Chavannes 
se fait inscrire parmi les pasteurs démissionnaires, considérant 
comme une énormité législative les pleins pouvoirs alors accordés 
au Conseil d'Etat. Il meurt le 26 octobre 1846.

On trouve, dans les archives cantonales, un intéressant docu
ment, datant de janvier 1830 et rédigé par André Gindroz (1787- 
1857). Elève de l'Académie, consacré pasteur, Gindroz poursuit 
ses études à Paris. Le 3 novembre 1817, il est titulaire de la chaire 
de philosophie de notre Académie et, dix ans après, recteur du 
Collège académique dont il réorganise l'administration. A ce titre, 
il participe aux travaux d'une commission chargée notamment de 
réformer l'instruction publique. C'est à ce sujet que Gindroz



37charge Fun de ses étudiants, Henri Druey - qui est en Angieterre 
- de recueillir des informations sur les réalisations entreprises 
dans ce pays. Le rapport de Gindroz (1827) peut-être considéré 
comme la base de la Loi du 24 janvier 1837. Président du Grand 
Conseil en 1832-1833, il va jouer-en qualité de vice-président, 
dès 1838, du Conseil de l'instruction publique^ - un rôle consi
dérable dans la transformation de l'Ecole vaudoise, la réorga
nisation de l'Académie et la création de l'Eglise libre.

Revenons au projet dans lequel Gindroz propose au Conseil 
d'Etat d'assurer la création d'une chaire d'/tAroirc gc-

Le texte commence ainsi: «Considérant 1° que l'étude de 
l'histoire naturelle fait aujourd'hui une partie essentielle de l'ins
truction des hommes qui se vouent aux professions libérales, en 
général; 2° que l'étude de cette science est particulièrement 
nécessaire dans un pays tel que le nôtre; 3° que cette étude est une 
préparation indispensable à plusieurs études spéciales; 4° que 
depuis un certain nombre d'années plusieurs jeunes Vaudois ont 
manifesté pour cette science un goût et des dispositions qu'il est 
intéressant d'encourager...». Pour ce théologien et homme politi
que, il faut que les sciences naturelles entrent officiellement à 
l'Académie. Gindroz estime que l'enseignement doit comprendre 
un cours fondamental et des cours spéciaux, différents chaque 
année correspondant à des matières sur lesquelles le professeur 
...«pourrait être plus particulièrement versé». Pour cette chaire 
nouvelle, l'auteur du projet suggère que le titulaire reçoive un 
traitement annuel de 1600 francs. Ce rapport est important. Il est 
en effet le premier à évoquer la création, au sein de la «nouvelle 
Académie», d'enseignements obligatoires d'histoire naturelle 
confiés à un professeur à part entière.

Si l'on avait écouté, en 1764, Charles Loys-Louis de Cheseaux 
(v. p. 24), notre Académie aurait été dotée depuis longtemps de 
son propre Musée.

Elle possède pourtant quelques maigres collections. A propos 
d'un don de quelques pièces de monnaies turques, fait en 1755, par 
César de Saussure-Gaudard, le est mentionné
pour la première fois. En 1779, le bibliothécaire de l'Académie, 
A. C. Chavannes (v. p. 40) établit un premier catalogue, suivi d'un

'8Ce conseil, créé par la Loi de 1837, dépend du Département de l'intérieur. 
Il remplace le Conseil académique institué par la Loi de 1806. En 1863, avec 
la création du Département de l'instruction publique, il est supprimé.

Le pastear^4ndré Gindrog occape /a 
cdaire de y/a/osop/de de /édcadéwie 
avant de y'oaer MH rô/e décisif dans 
/a réorganisation de /Vnstraction 
/?add^ae dM canton de Land.
Cotntne me/n&re da Con.ye/7 
acadé/nà/ue, d dé/end an proyet 
origina/ visant à introdaire 
o//ïcie//en7ent, à /Ltcadéwie, des 
enseignewents de sciences nataredes. 
Peintare de Loais Xr/aad.

Le Musée 
et la Bibliothèque 
académiques



38 NATURALLSTES ET BmLOGKTEs À LAUSANNE autre encore bien modeste (1799-1800)  .En 1797, une somme de 
2000 livres est destinée à Tâchât des collections d'oiseaux, de 
coquillages et de minéraux du colonel Des Ruines. Le «cabinet» 
comprend un seul local à la suite des deux salles réservées à la 
Bibliothèque. Seuls les professeurs et les étudiants ont le droit 
d'en faire usage.

Le 7 janvier 1807, le citoyen Cusin remet au musée des oiseaux 
empaillés, des coquillages et un certain nombre d'autres «curio
sités». Le 2 juin de cette même année, le recteur Pichard fait savoir 
au Petit Conseil «que le cabinet d'histoire naturelle se détériore de 
plus en plus et qu'en conséquence il est urgent de le placer dans le 
lieu qui lui est destiné, afin d'en arrêter le dépérissement». A deux 
reprises, en 1810 et en 1812, le Petit Conseil refuse les crédits 
demandés.

Pourtant, en 1811 puis en 1816, Daniel-Alexandre Chavannes 
(v. p. 34) et Charles Lardy, inspecteur des forêts, réussissent à 
convaincre les autorités de racheter les aquarelles du peintre Louis 
Ducros. Forts de ce premier succès, ils organisent en 1817 une 
souscription pour l'achat des collections de Henri Struve (v. p. 77) 
qui avait enseigné, à côté de la chimie, l'histoire naturelle à 
l'Académie. Cette année-là, Joseph Marryat - un Anglais en 
séjour à Lausanne - achète le «cabinet» de Struve et, après avoir 
prélevé les pièces qui lui manquent, offre le reste (la majeure 
partie) pour 800 francs. Le 3 février 1818, Chavannes fait savoir 
au Département de l'intérieur que les minéraux et les oiseaux 
rassemblés par Struve appartiennent désormais à l'Académie. Ce 
don engage le Département à aménager enfin deux grandes salles 
dans le bâtiment académique pour y recevoir les collections. Le 
Musée cantonal - c'est ainsi qu'on commence à l'appeler - est 
inauguré le 27 juillet 1818 à l'occasion de la réunion, à Lausanne, 
de la Société helvétique des sciences naturelles. En 1820, il 
s'enrichit d'échantillons minéralogiques de Russie, offerts au 
général F. C. de la Harpe par le tsar Alexandre 1er.

La même année, Chavannes et Lardy sont nommés conserva
teurs. C'est du 5 avril 1825 que date leur premier rapport au 
Conseil d'Etat. On y apprend, par exemple, que Louis Reynier se 
propose, le 12 février 1824, de constituer une collection de plantes 
à l'usage des étudiants de T Académie. Avec l'aide de Jean Gaudin 
(v. p. 32) et de Jean de Charpentier, le projet est mis à exécution 
et constitue le premier fonds de T Herbier cantonal.

En 1837, l'Etat achète la bibliothèque et l'herbier de Johann- 
Christoph Schleicher (v. p. 43). En 1833, une souscription rap
porte 12 500 francs et permet l'achat des riches collections (éva-
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C'e.sv z/ans /e Mn'/nen/ <7es Postes 
et <7es Messageries <7e /a p/ace 

i/ue sert? /ogé /e 
premier masee c/'/nstoire naruret/e 
ouvert nux Lausannois. centre i7e 

p/iotograp/n'e, prise vers 7R&5, 
/'i'mmen0/e en question <7ont /a 
construction remonte à 7$0<$ et 
pu 'on <7emo/ira en 7903. X c/roite, 
/Vfôte/ GiOOon <*7ont /a/a^a<7e, côte 
es/, /onge /e Petà-C/iêne.

luées à plus de 24 000 francs) de Chavannes. Celui-ci, ayant de 
gros soucis financiers, cherche à les vendre alors qu'il aurait 
souhaité pouvoir les donner à «son» Musée. Les mammifères et 
les oiseaux qu ' il a empaillés, des reptiles et des poissons conservés 
dans l'alcool, de nombreux squelettes reconstitués par ses soins, 
forment le premier fonds du Musée Cantonal de zoologie.

Créée en même temps que l'Académie, la Bibliothèque en est 
le complément indispensable à une époque où les livres sont rares 
et coûteux. En 1728, le Conseil de Beme lui offre tous les ouvrages 
en double de la bibliothèque de la Haute Ecole bernoise. En 1749, 
un important subside lui est accordé et plusieurs dons lui permet
tent de s'agrandir. Entre 1750 et 1800, des loteries sont organisées 
pour enrichir ses fonds.

L'administration de la bibliothèque académique est confiée à 
un professeur, dont le surcroît de travail, mal rétribué, n'excite 
guère l'enthousiasme. En 1749, LL.EE. décident que, si l'on ne 
trouve personne pour s'en occuper, la charge de bibliothécaire 
doit être remplie par le dernier venu à l'Académie. Il faut attendre 
1845 pour que cette tâche ne soit plus imposée à un membre du 
corps professoral.

En 1791, la bibliothèque de la Ville est rattachée à celle de 
l'Académie. Alexandre-César Chavannes, professeur de théolo
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gie, en dresse le catalogue complet. Chavannes est le fils de César, 
pasteur à Montreux et Tonde de Daniel-Alexandre, le naturaliste. 
Né en 1731, A. C. Chavannes étudie la théologie à Lausanne avant 
d'être pasteur de l'Eglise française de Bâle. C'est là qu'il suit les 
cours de mathématiques de Daniel Bernoulli. Il se passionne pour 
cette science qu'il espère enseigner à l'Académie. Mais il pose en 
vain sa candidature à la chaire de philosophie ( 1760). Six ans plus 
tard, il obtient celle de théologie qu'il occupe jusqu'à sa mort, en 
1800. Chavannes publie des travaux d'ethnologie-terme qu'il fut 
le premier à utiliser - des ouvrages de pédagogie et, surtout, rédige 
de nombreux articles pour l'Encyclopédie d'Yverdon. A son 
sujet, André Gindroz écrit: «...homme d'un génie pénétrant, 
étendu et profond, homme de science, homme de labeurs obscurs 
et solitaires, il ne lui a manqué pour arriver à la gloire qu'une plus 
grande scène ou plus d'ambition.»

Collections privées et 
jardins des plantes

Le XVIIie siècle est marqué par un engouement exceptionnel 
pour la Nature. Un peu partout, dans le Pays de Vaud, des 
collectionneurs passionnés possèdent leurs «cabinets de curiosi
tés», où généralement les échantillons les plus divers sont réunis 
sans que leurs propriétaires ne manifestent un intérêt particulier 
pour telle ou telle spécialité. Et puis, beaucoup se bornent à acheter 
des objets de collection, à les échanger, sans aller eux-mêmes les 
récolter sur le terrain.

En plus de ces amateurs dont nous ne parlerons pas, mais qui ont 
largement contribué à populariser l'histoire naturelle dans notre 
pays, il faut mentionner quelques authentiques naturalistes, répu
tés bien au-delà de nos frontières. Il s se font connaître par la qualité 
de leurs collections, riches en échantillons rares et en nombreux 
types originaux qu'ils ont été les premiers à décrire.

A côté des collections déjà nommées de Deleuze, de Struve, de 
Chavannes, il convient de citer les herbiers du naturaliste Louis 
Reynier, de Louis-Gabriel Secrétan et de Georges Boisot*9 à 
Lausanne. Ceux du Doyen Bridel, pasteur à Montreux, des Thomas

'^L. G. Secrétan (1758-1839) est avocat et fait partie de la Diète à Beme 
(1801) et de ia Consulta à Paris (1802). Membre du Conseil Académique, il est 
élu conseiller d'Etat (1818) puis président du Tribunal d'appel (1831-1839).

G. Boisot (1774-1853) est encore étudiant en théologie quand les autorités 
le chargent (1795-1798) de l'enseignement du calcul différentiel. «Ses leçons 
obtinrent l'entière approbation... nous dit André Gindroz. On décida de lui en 
délivrer un témoignage authentique.» Boisot fait une carrière de haut fonction
naire de l'Etat qui le conduit, en 1803, au poste de chancelier du Petit Conseil. 
Il est élu au Conseil d'Etat en 1830.
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et de Jean-Christophe Schleicher à Bex sont également réputés.On 
vient de très loin pour consulter la remarquable collection d'insec
tes du colonel de Dompierre à Payerne. Le pasteur Elie Bertrand 
récolte et étudie de nombreux échantillons géologiques. Ceux-ci 
forment la collection de base du Musée d'histoire naturelle 
d'Yverdon, l'un des premiers à être créé (1763) en pays romand.

Un Uvar/'M/M est ouvert à Lausanne et le public peut y admirer 
des batraciens et des reptiles vivants. La Société des sciences 
physiques de Lausanne (v. p. 46) dispose d'un «cabinet de 
curiosités» où se pressent de nombreux visiteurs. Les collections 
exposées ont été acquises grâce à la générosité du comte Grégoire 
de Razoumowsky, auteur d'une intéressante /ÆsŸo/rg namre/A? du 

(1789). Devant le succès de ce musée «privé», les autorités 
municipales acceptent de le loger dans l'ancien hôpital. Il n 'y reste 
pas longtemps et on l'installe, pour quelques années, dans le 
bâtiment des Postes construit devant l'Eglise Saint-François.

Le jardin de Jacob Constant de Rebecque, que les Lausannois 
sont nombreux à fréquenter, accueille souvent des visiteurs étran
gers; certains le considèrent comme un modèle du genre. Son 
créateur est né à Lausanne en 1645. Après de solides études de 
médecine, il s'établit-comme ses frères Augustin, le banneret, et 
David, professeur à l'Académie - dans la quartier de la Mercerie. 
Jacob Constant y achète une maison dans la rue «montant du Pont 
à la Palud». Derrière cette demeure, un jardin s'étend jusqu'au 
Flon.

Constant cultive des plantes médicinales et ornementales. Il 
rassemble et expérimente toute une série de «recettes» qu'on 
retrouve dans son MedZcm<3e /TeA'edoruu? prod/zwu/.s', publié à 
Genève en 1677. Ce livre connaît un incontestable succès. Il est 
réédité en 1692 et publié en français en 1709. A cette occasion, 
LL.EE. chargent son auteur de l'inspection des boutiques 
d'apothicaires de Lausanne et des environs.

On sait que Haller, en 1728, rend visite à Constant et lui dit sa 
surprise de découvrir, au cœur de la ville, une collection de plantes 
aussi bien cultivées. Jean-Antoine d'Ivemois - ce médecin 
neuchâtelois qui va initier Rousseau à la botanique - connaît bien 
le jardin de la Palud. Il en fait l'éloge et rapporte que «son 
propriétaire avait réussi à cultiver plus de deux mille cinq cents 
échantillons et possédait un Aer/ùer fort complet». Jacob Constant 
publie, peu de temps avant sa mort ( 1732), une F7ore de^ 
de Lau.wuue. Aucun exemplaire de cet ouvrage, malheureuse
ment, n'est parvenu jusqu'à nous.
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L'entrée, cô/e Je /a /a/are p/ace 
Sa/al-F/aaco/s, Ju y'arJ/a paJ//c Je 
Derhère-RoM/'g. /4a/onJ /e Casino 

cons/ruJ sa/' /es p/ans Je 
/Yen/ / Perregaar. si Jro Je Je /a 

jp/io/o, /a roti/e Je De/'/'Jve-ßoa/g 
/ya/ Jew'enJ/a /7P70/ /'avenue 

Benya/n/'n-ConsMn/. Ce//e 
/z/io/ograp/ne, prise vers 7$75, 

/non Ire /es seu/es rea/isal/ons Ja 
vas/e proy'el Je /$23; i/ JevaJ 

co/nprenJ/e, à cô/e Je /a pro/nenaJe 
e/ Jn Casino, <710' a/?rJe aassi an 
ca/e-rs.s/aa/'a/J, un vas/e yarJ/n 

Jo/aniçue e/ une eco/e J'ag/-J'a/lar<?. 
De 7$75 à 7&M, /e Casino accue///era 

/e 7riJuna//eJera/, puis /'/4 1/iénee, 
j'usçu'àsa Jéwo/iJon en 7<S9/.

Un autre apothicaire, Jean Lanteires (1756-1797) - fondateur 
du Journal de Lausanne (2 décembre 1786) - établit un modeste 
jardin des plantes au-dessus de la campagne de la Barre. Celui-ci 
disparaît avec son créateur, mais son souvenir nous reste. «Le 
Jardin» a désigné, pendant longtemps, la propriété où les Lausan
nois avaient appris à connaître «Rheubarbe, Senné, Ellébore, 
Mélisse...» des officines d'autrefois.

Durant quelques années, Lausanne n'a plus de jardin botani
que. Mais voici qu'en 1823 un grand projet prend corps, sur 
l'initiative notamment de Silvius Dapples, Frédéric-César de la 
Harpe, César de Constant et Charles Lardy. Une souscription 
publique permet l'achat de vingt-quatre «fossoriers» de vigne en 
Derrière-Bourg pour l'aménagement d'une école d'agriculture, 
d'un jardin botanique, d'une promenade et d'un édifice réservé 
aux fêtes et aux concerts. La ville accepte de participer à son 
établissement et le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil un 
préavis favorable pour qu'une somme de 10 000 francs soit attri
buée à cette œuvre «utile aux enseignements de l'Académie et 
d'intérêt public». Le Grand Conseil, à quelques voix près, refuse 
le projet. Ces vignes sont alors revendues à la Ville qui en fait la 
promenade de Derrière-Bourg; une partie de cette dernière existe 
encore aujourd'hui. On y construit un casino, démoli à la fin du 
siècle, pour faire place au bâtiment actuel de la Banque cantonale.
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Les «cabinets» de curiosités, les «galeries» privées ou semi- 

officielles offrent à leurs visiteurs des collections souvent peu 
attrayantes. Les échantillons sont conservés tant bien que mal 
dans le formol ou Lalcool qui décolorent poissons et batraciens. 
L'empaillage n'a rien à voir avec l'art de nos taxidermistes 
modernes. Quant aux plantes desséchées et noircies, il n'est pas 
toujours possible de les identifier. Les objets présentés dans les 
musées d'alors sont bien loin d'avoir l'aspect de ceux que l'on 
peut admirer dans la nature.

Certes, il y a, comme on vient de le voir, les jardins botaniques. 
Mais on y cultive surtout des «simples» ou des plantes rares 
réservées à de futurs acheteurs. Un exemple de ce type de 
commerce^ est celui que Johann-Christoph Schleicher (1768- 
1834) installe au Bévieux, au-dessus de Bex. En 1800, il fait 
paraître un premier catalogue qui va connaître trois autres édi
tions. Dans la seconde (1807), on peut y lire la liste de «toutes les 
plantes de l'Helvétie, disposées en ordre alphabétique, avec leurs 
noms corrects, en évitant autant que possible les cas douteux». 
Schleicher est en relation avec Alphonse de Candolle à qui il 
fournit de très nombreuses informations sur un certain nombre de 
végétaux des Alpes et de la plaine du Rhône. Mais, vers la fin de 
sa vie, les affaires vont mal. Pour vivre, il doit se résoudre à vendre 
à l'Etat de Vaud sa bibliothèque et son herbier ( 1832). Ce dernier, 
déposé au Musée cantonal de botanique, est composé d'échan
tillons de grande qualité. Schleicher, l'un des premiers, utilise du 
«sublimé corrosif» (chlorure mercurique) pour conserver son 
matériel.

La bonne société lausannoise, entre 1790 et 1830, a le privilège 
d'admirer le très remarquable /Verrier pemt de Rosalie de Cons
tant. Il s'agit d'une collection d'aquarelles - 1251 exactement - 
d'une extraordinaire finesse et d'une rigoureuse exactitude. Tous 
les dessins ont été faits d'après nature et souvent complétés par des 
représentations de pièces disséquées et observées à la loupe. 
Véritables «portraits» de plantes, tous les détails y sont avec des 
couleurs aussi fraîches qu'au moment de la cueillette. Chaque 
planche est accompagnée d'une description complète, avec les 
noms français et latin de la plante, ses caractéristiques principales, 
parfois les emplois qu'on peut en faire, souvent les lieux de sa 
distribution. Pour Friedrich Dürrenmatt, «L'herbier de Rosalie de

2°Nous parlerons plus loin (v. p. 67) de celui de la famille Thomas, créé aux 
Plans-sur-Bex dans la première moitié du XVIIF siècle et qui sera exploité 
pendant presque cent cinquante ans.

J<9/t<7777t-C/irAr<9/7/l

Coûtant



7?o.sa//e de Cons/a?// cowwe/?ce ses 
rew/arpaa^/e^ apaare//es' de p/aa/ey 

vers 7790.
X gdacde, /a v/o/e//e sauvage do?// 

/es «//ears wz//p/as grandes e/ d'azze 
cou/eaz- p/us c/a/re pue ce//es de /a 

Wo/eZ/e odoz-azi/ezz.

^4 dz*o//e, grose/7/er rouge pe/u/ /e 
23 avr// 7 $73. Â*arOr/sseau «s'e/ève à

4 e/ 3 p/ez/s dazzs /es Oo/s <7es 
wouZagues, e/ y'uspu 'ù 6 ou 7 

/orspu 7/ es/ cu///ve dazzs /es 
y'ar/Z/us... Xux/7eurs succèz/eu/ des 

/?a/es sp/iér/pues pu/ deviezzzzezz/ 
rouges e/ /rauspureu/es eu wûr/ssaw/, 
e/ 0/uuc/ies dazzs uue var/é/é rare. Ou 

eu préparé des ge/ées e/ des sirops 
ra/ra/c/z/ssau/s... ///au/ a/'ou/er /e 

/uê/ue po/<7s de sucre pue de /ru/7, ue 
pas /es cu/re /rop /ozzg/ezzzpsss.

Constant est un produit de l'observation de la nature, il a une 
portée universelle, c'est une œuvre classique et donc sans âge, un 
témoignage durable de l'esprit humain, une aimable école pour 
apprendre à bien voir.»2i

Rosalie de Constant est née, en 1758, à Saint-Jean près de 
Genève. Son père, Samuel, poète et romancier, est le petit-fils de 
David qui a enseigné la théologie à l'Académie de 1701 à 1726 et 
le fils du général Constant de Rebecque. Un des enfants de ce 
dernier, Juste, colonel en Hollande, est le père de Benjamin (1767- 
1830), l'illustre cousin de Rosalie.

Voilà pour la «tribu» à qui elle appartient et dont elle a, «avec 
les vertus et les travers, hérité une intelligence hors du commun». 
Ses nombreuses lettres révèlent bien la personnalité de cette 
demoiselle - infirme depuis l'âge de sept ans - qui juge 
objectivement et sans amertume le milieu aristocratique lausan-

2' In Z/er&fer des p/azz/es sa/sses /c /?. /e Cozzs/azP. Ed. La Suisse, III, p.3, 
1962.



nois dans lequel elle vit. Avec modestie, pensant aux innombra
bles dames de cette bonne société qui se piquent de littérature, elle 
écrit: «Mes fleurs m'ont ôté la tentation de barbouiller du papier.»

En 1787, sa famille s'installe à la Chablière, à l'ouest de 
Lausanne. Mais des revers de fortune oblige Rosalie à quitter ces 
lieux qu'elle aimait tant. A la mort de son père (1800), elle reste 
seule dans le modeste appartement qu'elle habite depuis 1796, à 
la place Saint Etienne, au-dessous de la cathédrale. C'est proba
blement vers 1790 que Rosalie de Constant, disciple incondition
nelle de Rousseau dont elle connaît par cœur les é/é/pczz-

/<x (1771) - se met à peindre les premières
planches de son herbier. Considérée comme une «bonne bota
niste», elle est en relation avec la plupart des naturalistes vaudois 
et genevois. Le docteur Tissot, un ami de sa famille, l'encourage. 
Elle correspond avec Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre 
(1737-1814) dont elle partage souvent la candeur. Ne pense-t-elle 
pas, comme lui, que «le melon avait été créé avec des côtes afin 
d'être mangé en famille».

71 gaucZ/e, /a w'gxe .sauvage, 
apuare//ée par /?osa//e //e Cons/an/ 
e/ /rouvée sur /es ALon/s-//e-Pu//y. 
Ce/ «arAr/sseau pu/ s'é/ève à /'a;//e 
//es appu/s pu '// /rouve //ans son 
vo/s/nage, // s T a//acAe avec //es 
vr///es, /esJ7eurs son/peP'/es... 
/L'sposées en grappes opposées aux 
/eu///es. Æ7/es repanz/en/, en 
s'epanou/ssan/, une o//eur suave... 
/es &a/es con//ennen/ //es se/nences 
//ures e/ z/ev/ennen/ no/res en 
/nûr/ssan/».
Le P'avr/7 /§00, Posa/Ze //e 
Cons/an/ pe/n/ /e peup//er /rew/)/e. 
«Le rno/nz/re ven/ ag//e /es /eu///es, // 
es/ rare pu*on /es vo_ve /ranpu/7/es 
ce pu/ a va/u à Par&re /e surno/n //e 
/rew/?/e... /e Z/o/s /?rû/e rap/z/ewen/ e/ 
cZ/au/Je peu; /es chèvres e/ /es 
/nou/ons wangen/ /es Jeu/7/es, /es 
cer/s e/ /es cZ/evreuZ/s se nourrZssen/ 
//es Jeunes Z/rancZies... »
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Sa tante, la générale de Charrière, tient un salon fort connu des 

Lausannois de «bonne souche» et Rosalie est de toutes les récep
tions. Elle y montre souvent ses aquarelles. Chateaubriand les 
admire, Gibbon ne lui ménage pas compliments et encourage
ments. Mais Germaine de Staël lui dit un jour: «Vous avez là un 
singulier goût, cela m'ennuierait!»

En 1817, Madame de Charrière, qui veille tendrement sur 
Rosalie, meurt. La voici seule et sans beaucoup de ressources. Elle 
essaie de vendre ses aquarelles de fleurs, mais elle ne trouve pas 
d'acquéreur. Alors elle continue à peindre et complète ce mer
veilleux //c/7?ic/pci/7t qu'elle lègue à l'Etat de Vaud, à sa mort, le 
27 novembre 1834.

Sociétés savantes

Preymèrepage Mémoires... cfon/
/e rroisièwe er Dernier vo/ame parai? 
en 7 7P0. Ce/re pab/fca/foa ephemere 
per/ner <7e bien connaître ce <ya'on/ 

éré /es /n/éré/s <7es na/ara//s/es 
vaaJoM - /or/ no/nbreax e? ac///s - 

avant /a 7?evo/Mpon /rança/se.

MÉMOIRES

DE LAUSANNE.

TOME P*R^ M 1 E R.

17^-

CaE:MOUB.BR,C<.ET,

Les savants d'une même région ou d'une même ville commen
cent à se grouper en «associations scientifiques». La «Société 
royale» est créée à Oxford en 1645, l'Académie des curieux de la 
nature à Schweinfurt (1652). Celle de Florence est fondée cinq ans 
plus tard et, à Paris en 1666, l'Académie royale des sciences est 
constituée selon le modèle de l'Académie dont les statuts avaient 
été rédigés par Richelieu (1635). En Suisse, Johann Gessner, le 
premier, songe à réunir ses collègues à Zurich en 1746 et la 
première société savante helvétique voit le jour. Bâle suit cinq ans 
après et puis ce sera Berne, en 1786.

A Lausanne, le 10 mars 1783, sur l'initiative de Henri Struve, 
professeur de chimie à F Académie, Louis Reynier, Louis Levade, 
François Verdeil créent la Société des sciences physiques. Le 
comte G. de Razoumowsky, un élève, à Leyde, d'Allamand 
(v. p. 32), en est l'âme et le généreux bienfaiteur. La majorité des 
membres de cette société s'intéresse surtout à l'histoire naturelle. 
Et comme dans toutes les «Académies», celle de Lausanne compte 
quelques membres d'honneur... Buffon, Charles Bonnet, Horace- 
Bénédict de Saussure pour ne citer que les plus illustres d'entre 
eux.

En 1783, paraît chez Mourer à Lausanne, le premier volume des 
A7éP7oirc.s <7c /a Société <7c.s Scicpceg pAy.s'it/Mc.v <7c LoM.soppc. 
Reynier signe un important article sur les rosiers et un autre sur 
quelques espèces de becs-de-grue. On peut lire encore une étude 
de Van Berchem père, sur la culture des pommes de terre et des 
raves. Le second tome couvre les années 1784 à 1786. Le titre du 
«journal» change quelque peu et devient /Vi.s7oirc et Mémoires <7c 
/a Société.... Reynier donne un excellent mémoire sur les mousses,
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dégâts causés par les larves du hanneton et son fils décrit quelques 
animaux quadripèdes et consacre un article au bouquetin des 
Alpes. Le comte Razoumowsky rapporte des observations sur le 
ver luisant, M. Am-Stein (3/c), le lièvre de montagne et Henri 
Merck les cétacés. Le troisième volume (ce sera le dernier) est 
présenté comme le précédent. Publié en 1790, il correspond aux 
années 1787 et 1788. Casimir Medicus réunit quelques notes sur 
les champignons et l'abbé Bertholon discute des méthodes de 
taille de la vigne.

t/ne p/anc/?e consacrée an ros/er 
wu/Z(/7ore, chargée /777/u^/rer ane 
e/a<7e or/g/na/e pae Loa/s 7?cym'er 
A-P- 65? a présen/ee, /e 24 ma; 7753, 
à /a Soc/e/e <7es sc/ences p//y.s/pae.s. 
Ce /rava// es/ puMé A- 67 e/ SM/'vJ 
<7ans /es Mémoires.

Une Société d'Emulation du Canton de Vaud est fondée le 
9 juin 1803, sous la présidence de François Verdeil. Elle com
prend plusieurs sections: l'une est réservée aux sciences mathé
matiques, physiques et naturelles, une autre à l'agronomie. Elle 
disparaît en 1815. Ses membres réussissent à publier deux volu-
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NOTICES
D'UTILITÉ PUBLIQUE,

les travaux de la SociÉTÉ d'ÉMULATiON

du CANTON DE VAUD,

TOME L

A a o

La page 7e P'/re 7e.s Notices 7opt /a 
pa/?//cat/oa cowwe/tce ea 7303.

g) droite, /e /ièvre ver^/co/ore oa 7e 
/aoatagae, aae gravare (p/. 17, 

p. 266) i//ajtraa/ aae é/a7e ohg/aa/e 
7e AL A/p-Stem, e/octear ea 

wé7ecme, parae 7aas /e seco/t<7 
vo/awe 7e.s Mémoires et 

correspop7apt à aa rapport /a à 
/a .séance 7a 3 octobre 7736 7e /a 

Société 7es sciences p/gysà/aes.

mes de Ve7k<?.sJ'ML7/7é/?M/?/û/Mc22, imprimés à Lausanne, en 1805 
et en 1807, par A. Fischer et Luc Vincent.

Le 4 août 1812, dans sa campagne de Dorigny, Jean-Samuel de 
Loys réunit quelques amis. La Société d'agriculture et d'écono
mie générale est créée (v. p. 61). En même temps, commencent à 
paraître les AcwY/cg <7'<2gr;'cM/tMrc et tfécopotme gépérct/g, que 
rédige D. A. Chavannes. En 1821, la société change de nom et sa 
publication aussi, qui devient Fctt/7/7 t/M cc/ptop <7g lAppLyottrpa/ 
J'pg/'P'M/tM/e p/pt/'^pc, <7c .sc/'cpcc.s pptM/'c//é.s' g/ c/'écopopu'^ 
po/m'^p^. Chavannes continue à s'en charger. Mais, en 1833, le 
Fetp7/c Jp cpp/op <7<? Vpp<7... se transforme en Jopppp/t/g /p Société 
<7'pt///té pp/?/t'^pc qui cesse de paraître en 1846, à la mort de 
Chavannes. Ce dernier a donc été trente-deux ans responsable de 
ces revues dont le rôle a été capital, facilitant la publication des 
travaux rédigés par les naturalistes vaudois et les professeurs de 
sciences de l'Académie.

A1 ' instigation du pasteur Wyttenbach, treize naturalistes venus 
de Berne, de Langenthal, d'Avenches^^, et de Genève se réunis
sent, les 2 et 3 octobre 1797, à Herzogenbuchsee. Sous la prési-

22 On y trouve peu de travaux sur les sciences naturelles, mis à part un long 
mémoire anonyme sur les abeilles et leur éducation (I, pp. 234-239 et pp. 241- 
251 ) et un article original de M. Renz sur le scarabée d'écorce qui s'insinue dans 
le sapin rouge (I, pp. 339-343). Par contre, on peut lire de très nombreux articles 
sur P agronomie et T arboriculture et en particul ier sur le 7/é, les Jachères, la w'gne 
et /a cp/tnre 7e.s montons par M. de Goumoëns (II, pp. 198-208).

22 II s'agit de B. F. Kuhn, futur président du Grand Conseil helvétique.
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dence du pasteur Studer de Beme, une association des naturalistes 
suisses est envisagée. La situation politique du pays empêche le 
projet d'aboutir.

Dans sa propriété de Momex - alors en Savoie - le pharmacien 
Henri-Albert Gosse (1753-1816 ) convie, le 6 octobre 1815, une 
trentaine de savants^. Son ami Marc-Auguste Pictet, professeur 
de physique à l'Académie de Genève, donne un compte rendu 
vibrant de cette réunion au cours de laquelle est fondée la Société 
/2c/vétï<?Mc A'cicMCCA AîotMrc/ic^ (SHSN). Voici ce qu'il écrit à 
propos du discours que prononce le maître de maison: «La tête 
découverte et tenant une coupe à la main, son vêtement flottant, 
ses cheveux épars, la figure agitée et comme prophétique, notre 
respectable confrère invita les convives à se tenir debout et à se 
découvrir. On se lève, on écoute dans un silence respectueux ces 
paroles mémorables qu'il prononça, les mains levées au ciel et les 
yeux pleins de larmes.» Après une évocation de l'Etre suprême, il 
continue: «... immortel Linné, toi dont l'âme bienfaisante plane 
peut-être sur cette intéressante réunion, puissent les lumières que 
tu as répandues sur les œuvres de la création, nous pénétrer et nous 
animer du feu de ton divin génie!»2$.

^Cinq Vaudois, d'après E. Yung et J. Cad, sont présents: Jean de Charpen
tier, Daniel-Alexandre Chavannes, François-Rodolphe de Dompierre, Jean 
Gaudin et Charles Lardy, ainsi que le banquier anglais Joseph Marryat, qui 
demeure à Lausanne.

E. Yung et J. Cari, Coup d'ceii /u'stori<yue sur l'activité de /a société 
helvétique des sciences naturelles, pendant /e premier sièc/e de son existence. 
Actes de la SHSN, 50,8, 1916.

A LAUSANNE,

MDCCCXXV.

La page de garde de /a Feuille, 
publication qui avait co/nwencé à 
paraître, en 7572, sons /e non7 de 
Feuilles d'agriculture et d'économie 
générale et qui deviendra, dès 7533, 
7e Journal de la Société d'utilité 
publique. Fendant plus de trente 
ans, 73anie/-A/exandre Chavannes 
sera /e rédacteur de ces trois revues.

A gauche, /e «bouquetin des Alpes 
de Savoie, âgé de deux ans», une 
planche Tpi. 7/7, p. 767J tirée d'un 
article de A/. Ferthout van ßerchen; 
/ils, publié dans le second volun?e 
des Mémoires et résumant une 
con/erence donnée à Lausanne le 
25 octobre 7 753.



50 NATURALtsiLs ET BtoLootsTEs A LAUSANNE p semble bien que c'est à la fin de 1815, qu'une section 
i537-ts37 yaudotse de la SHSN se constitue^. Le 17 mars 1819, la Société 

vaudoise des sciences naturelles (SVSN) tient la première séance 
dont le compte rendu nous est parvenu.

Durant plusieurs années, les membres de la SVSN doivent se 
contenter de lire, quand elles sont imprimées, les communications 
présentées en cours de séance dans les diverses revues dont 
D. A. Chavannes, un des animateurs de la SVSN, assume l'édition 
avec dévouement. Ce n 'est que le 23 décembre 1841, sur F initiative 
d'Elie Wartmann, professeur de physique à l'Académie, que la 
publication d ' un BM/ZcnJ Je /<? S'VSVest décidée. Le premier volume 
met quatre ans à paraître, mais il est riche de plus de quatre cents 
pages et contient des articles signés par une trentaine d ' auteurs. Ce 
Bulletin, toujours publié, permet la diffusion des travaux de ses 
membres et assure les échanges avec les sociétés semblables qui 
existent en Suisse et à l'étranger. Pour ne parler que du début de 
son existence, notre «Vaudoise», comme on l'appelle encore, 
connaît une période brillante. Des personnalités politiques fré
quentent ses réunions, tels Frédéric-César de la Harpe passionné 
d'histoire naturelle et le landamman Henri Monod, préfet du 
Léman, élu député à vie au Grand Conseil, membre du Petit 
Conseil puis du Conseil d'Etat. Un autre landamman, Louis- 
Gabriel Secretan, lui aussi membre du Grand Conseil, du Conseil 
d'Etat et de la Diète laisse le souvenir d'un excellent mycologue. 
Tous les professeurs, chargés à l'Académie d'enseignements 
scientifiques, sont évidemment membres de la SVSN. Et l'on ne 
dira jamais assez le rôle déterminant que cette société va jouer 
dans la création et le développement de la section scientifique, 
puis de la Faculté des sciences de la Haute Ecole de Lausanne.

Parmi les membres les plus actifs, il faut citer, à côté des 
naturalistes, de nombreux pasteurs, des pharmaciens et des méde
cins. Malgré la création, en 1829, de la Société vaudoise des 
sciences médicales, ces derniers sont nombreux à continuer de 
fréquenter assidûment les séances de la SVSN et à y présenter 
des communications. C'est ainsi qu'en 1837, le chirurgien can
tonal Mathias Mayor fait sensation en décrivant sa méthode 
d'«anthropotaxidermie» qui consiste à prélever la peau d'un 
visage pour la recoller sur le moule (en plâtre ou en cire) de celui-

26 Aux noms des cinq Vaudois, fondateurs de la SHSN, et qui décident la 
création de la SVSN, il faut encore ajouter ceux de Louis Levade, Louis Reynier 
et François Wyder.



ci. De 1819 à 1841, plus de deux cents travaux originaux (obser
vations, expériences, mises au point, problèmes pratiques...) sont 
présentés dans le cadre de la SVSN. Cette société d'«utilité 
pubiique» réussit remarquablement à remplir les tâches souhai
tées par ses fondateurs.

A e s pages* <7e titre cZn pre/nier e/
<7n sw'è/ne vo/nmej ^contenant /e^
p/ancAes) r/e /'Encyclopédie ou 
dictionnaire universel raisonné des
connaissances humaines ^ne 
Fe/ice /a// paraître, r/èv 7770 e/ en 
<7/'x ans, à Yver<7on.

ENCYCLOPÉDIE,
O U

Z) 7 C T 7 O E
UNIVERSEL RAISONNÉ

D F S

CONNOISSANCES HUMAINES.

[ ENCYCLOPEDIE,

DICTIONNAIRE
UAVCEASEE RA/SOAWÉ

DES

o y

CONNOISSANCES HUMAINES.

TOME I.

F U E R 7? O /V,

M. D c c. L x x.

TOME

F F E R Z? O TV,

M. DCC. LXXVII.

Ce magistral ouvrage^, publié de 1770 à 1780, ne doit prati- L'Encyclopédie 
quement rien à l'Académie. Certains de ses professeurs y ont d'Yverdon 
pourtant collaboré et les plus distingués des naturalistes vaudois 
y ont écrit des articles. Le rôle de cette Encyclopédie - comme 
source d'informations scientifiques - est certain et son influence 
durable dans notre pays.

27 11 compte 58 volumes in-4, 378 pages et 1261 planches presque toutes 
consacrées aux métiers, aux techniques, aux sciences expérimentales et natu
relles.
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Le portrait de Francesco F/acido 
Sarto/o/neo de Fe/ice, pad/ié dans 

/'Encyclopédie d'Yverdon, avec ces 
r/ue/t/aes vers dans /a /egende;

Ce/ aa/ear, distingaé par an pro/ond génie, 
Dans /e sein //e /'Frrear /rot/va /a Vérité;

F/ sachant /a /nontrer /tans /'Fncyc/opédie, 
S'est /ait an titre sâr à /'/ntntorta/i/é.

Dne p/anc/te ri'op/it/ae 
avec microscope, gravare tirée de 

/'Encyclopédie d'Yverdon.

Cette publication, qui porte encore le titre de O/'c//o/7/7a/re 
Mm verre/ ra/'ro/7Ke <r/e.r coKna/rraKcer //Mw/a/Kes, est l'œuvre de 
Francesco Placido Bartolomeo de Felice (1723-1789). Prêtre à 
Rome - on l'appelle père Fortunatus - il devient professeur 
honoraire de physique à l'Université de Naples. Après une aven
ture féminine qui tourne mal, il se réfugie à Berne (1757). Albert 
de Haller réussit à convaincre Felice, qui a abjuré son ancienne 
religion, à présenter à l'Académie de cette ville une dissertation 
sur la physique de Newton. En août 1762, sur les conseils du 
pasteur et naturaliste vaudois Elie Bertrand, il s'installe à Yverdon, 
ouvre un institut d'éducation et une imprimerie.
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Le grand-duc, /e /n'&ou, /e /éopard e/ 
/e /ynx représentés dans 
/'Encyclopédie d'Yverdon.

Pour entreprendre et réuissir son vaste projet d'une Encyclopé
die, Felice s'assure l'aide de nombreux collaborateurs parmi 
lesquels il se flatte de compter deux membres de l'Académie des 
sciences de Paris et plusieurs savants du Pays de Vaud.

De nombreux articles, notamment ceux qui concernent les 
métiers et les techniques, sont repris sans changement (selon 
l'habitude de l'époque) de FÆ/rcyc/opAZ/g de Diderot et de 
d'Alembert2s. Les textes qui traitent d'histoire naturelle, de géo
logie et des sciences physico-chimiques sont le plus généralement 
inédits. Ceux qui sont consacrés à la religion et la philosophie, 
également originaux, ont souvent un caractère polémique. Emule 
de Rousseau, l'encyclopédiste yverdonnois défend avec convic
tion la foi réformée et se fait de nombreux ennemis. Voltaire écrit, 
le 4 juin 1769, à d'Alembert: «Les éditeurs de Paris ont paru

23Inspiré de la Cyc/opaed/a de Chambers (Londres, 1728), l'Encyclopédie 
est annoncée, en 1750, par un prospectus de Diderot et d'Alembert en rédige le 
«Discours préliminaires. Les 34 tomes paraissent de 1752 (I et II) à 1780 (le 
dernier contenant la table analytique). Onze volumes de planches sont publiés 
en bloc en 1765; le douzième, avec quatre livres de suppléments, en 1776-1777.
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craindre un rival dans un apostat italien nommé Felice. C'est un 
polisson plus imposteur encore qu'apostat, qui demeure dans un 
cloaque du Pays de Vaud. Ce fripon, qui a été prêtre autrefois, et 
qui en était digne, qui ne sait ni le français ni l'italien, prétend qu'il 
a quatre mille souscriptions, et il n'en eut pas une seule...». Cela 
n'empêche pas Voltaire, en décembre 1770, de vanter FÆJîcy- 
c/opétZic lVgr<7o/7. Il écrit à propos de ceux qui la publient: «Ils 
ont l'avantage de corriger leur édition de beaucoup de fautes 
grossières qui fourmillent dans l'Encyclopédie de Paris... Pour 
moi, je sais bien que j'achèterai l'éditon d'Yverdon et non 
F autre.»29

Avec Alexandre-César Chavannes (v. p. 40) qui écrit des textes 
sur la philosophie, trois autres savants de ce pays se sont partagés 
la rédaction de la plupart des articles scientifiques de l'Encyclo
pédie. Il faut citer le patricien bernois Albert de Haller, curateur de 
la Haute Ecole de Lausanne et naturaliste de grande réputation 
(v. p. 54). Elie Bertrand, élève de l'Académie, est pasteur à 
Ballaigues, puis, de 1744 à 1765, à Berne, où il dessert l'Eglise 
française. Ami de Voltaire et d'Helvétius, il est considéré comme 
un géologue de valeur. Enfin, le botaniste Jacques Deleuze est 
secrétaire de l'Académie pendant de longues années (v. p. 30). 
C'est lui qui écrit, pour l'Encyclopédie, presque tous les articles 
relatifs à l'histoire naturelle.

Quelques naturalistes Il n'est pas possible, en quelques pages, de rappeler le souvenir 
et l'œuvre de tous ces hommes, passionnés d'histoire naturelle et 
de botanique en particulier, qui vont s'illustrer - parfois loin de 
chez nous - par leurs livres, leurs collections et la correspondance 
que beaucoup entretiennent avec les plus grands savants euro
péens.

Membre d'une famille patricienne bernoise, Albrecht von 
Haller joue un rôle de premier plan comme curateur de notre 
Académie, lui témoignant un intérêt constant, comme «protecteur 
et médiateur». C'est à lui, notamment, que l'on doit, pour une 
large part, le règlement de 1757. En contact direct avec la plupart 
des professeurs, Haller intervient souvent auprès de LL.EE. en 
faveur de notre Haute Ecole.

29 Voltaire a pourtant signé, dans l'Encyclopédie de Diderot et de d'Alembert, 
un certain nombre d'articles (Eloquence, Esprit, Imagination) qui, plus tard, se 
retrouvent dans son DicriowMdre
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,4/Ler/ <7e 7Va//er, à trots nzon/ents /te 
sa v/e. Atéc/ec/'n, Lotan/ste, /7 es/ 
/'auteur aPun /ong poè/ne sur /es 
4/pe.s e/ ou /e consà/ère co/n/ne /e 
créateur //e /'/u'sto/og/e T/uwa/ne. 
.Protecteur //e /'xlca/té/n/'e //e 
-Lausanne, 7La//er e/tr/ge /es Sa/znes 
/te Rex e/ occupe /a charge <7e v/ce- 
gouverneur /tu Ra////age /774/g/e.

La page /te t/tre /tu ce/èLre ouvrage 
//*4//?ert //e LLa//er Etementa 
physiotogiae, pu/?//é à Lausanne 
en 7757.

ÆLÆA/LAtL^ 

PHYSIOLOGIÆ 
CORPORIS HUMAN I.

ALBERTO v. HALLER,

FIBR A. VASA. CIRCUITUS SANGUINIS. COR.
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Né à Berne le 16 octobre 1708, il fait ses études de médecine à 
Tubingue, puis à Leyde. Elève du célèbre physicien et botaniste 
Herman Bœrhaave, il obtient, en 1727, son doctorat. Puis, il 
entreprend une série de voyages en Allemagne, en Angleterre 
et en France. On le retrouve à Bâle, où il suit notamment les cours 
de Johann Bernoulli. Dès 1729, Haller pratique la médecine 
à Berne tout en occupant la charge de bibliothécaire de la Ville. 
En 1736, il répond à un appel de FUniversité de Gœttingue, qui le 
nomme professeur de botanique, d'anatomie et de chirurgie. De 
retour à Berne, en 1753, il occupe le poste fort envié de 
Rathausammann. Cinq ans plus tard, Haller est directeur des 
salines de Bex (jusqu'en 1764) et, en 1762, devient, pour un 
an, vice-gouvemeur du bailiage d'Aigle. Il meurt à Berne le 
12 décembre 1777.

Parmi les innombrables livres qu'il consacre à des sujets de 
sciences naturelles et de médecine, il convient de citer ses Opt/scM/c.s' 
de botanique (1749) et d'anatomie (1751) qui contribuent large
ment à le faire connaître. Deux grands traités, en huit et trois 
volumes, publiés à Lausanne, lui assurent une réputation euro
péenne: Æ/c/pcr/ta p/p'Vo/og/'ac corporA (1757-1766) et
Opera pimora c/peacZa/a, aac/a, et reaovata (1763-1768). A 
Berne et à Zurich, il fait respectivement paraître lW.s toriasm'pmw 
ÙKÙ'ge/rarMT/r/fe/veP'ae m cAoata (1768) et laR//?//o//?ec<? ùo/aa/'ca 
(1771-1772), contributions de tout premier plan à la connaisance 
de la flore helvétique.

L'ÆZe/rîe/Pa p/iy^'o/ogmc... est l'un des premiers ouvrages où 
sont décrits, en une langue presque moderne, les tissus vivants. A 
l'aide d'ingénieuses observations, Haller, très en avance sur son
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temps, définit la sensibilité qu'il associe aux tissus nerveux et 
l'irritabilité dépendante de la «substance musculaire». 
Curieusement, malgré l'originalité de ses découvertes, il n'aban
donne pas les théories extravagantes sur la génération, héritées 
d'Aristote et de Pline. Il se livre d'ailleurs à une incompréhensible 
campagne de dénigrement contre le naturaliste Kaspar-Frédéric 
Wolff qui, quelques années avant Reinier de Graaf, réalise de 
remarquables recherches sur la fécondation.

En 1728, Haller entreprend sa première grande expédition dans 
les Alpes helvétiques. Il rédige alors un long poème Die A/pen 
publié quatre ans plus tard. Ce livre, traduit en français par V. B. 
Tschamer, en 1752 seulement, connaît un immense succès en 
Allemagne. Onze éditions, toutes revues par Haller, vont paraître 
de 1732 à 1776.3°

Dans cet ouvrage il décrit, avec émotion et réalisme, ces régions 
sauvages qui suscitent encore frayeur et superstitions. Haller 
réussit à donner des Alpes suisses une image nouvelle qui va 
séduire, et pour longtemps, de nombreux lecteurs, sachant rendre 
sympathique «cette population des montagnes, isolée et restée 
simple, heureuse et libre».

L'œuvre de Rousseau (1712-1778) - et tout particulièrement 
ses Lc/77*<?5' XMr /a /Womî/MC - connaît un succès
durable dans nos contrées. Lui-même garde, de la région lémanique, 
un «tendre souvenir». N'écrit-il pas dansLc.s : «Quand
Tardent désir de cette vie heureuse et douce, qui me fuit et pour 
laquelle j'étais né, vient enflammer mon imagination, c'est tou
jours au Pays de Vaud, près du lac, dans des campagnes charman
tes, qu'elle se fixe...»

Les sciences de la nature ne laissent pas Rousseau indifférent, 
même s ' il ne craint pas de ridiculiser ceux qui les pratiquent. «Vos 
philosophes de ruelles étudient l'histoire naturelle dans des cabi
nets; ils ont des colifichets; ils savent des noms, et n'ont aucune 
idée de la nature» (Ew/7^ OM /'Aù/caPon, 1762). Il compose, en 
1749, l'un de ses premiers textes sous forme d'un «discours» sur 
la question proposée par l'Académie de Dijon: «Si le rétablisse
ment des sciences et des arts a contribué à épurer les mœurs». A 
une époque où les sciences connaissent un succès sans pareil, il

3" Herminie Chavannes, Biograp/ùe Je 4//?e/v Je //a/Zer. Delay, Paris, 
(322 p.) 1846.



n'hésite pas à faire entendre un point de vue quelque peu discor
dant: «La science n'a réussi qu'à gâter l'humanité», «l'homme est 
naturellement bon», «il faut recommander de ne pas gêner le 
développement des bons instincts des enfants par une éducation 
livresque»...

Rousseau n'est guère tendre à l'égard des doctes naturalistes et 
des hommes de sciences en général. «Puisque plus les hommes 
savent, plus ils se trompent, le seul moyen d'éviter l'erreur est
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7//a^/ra//owj - cfessméej e? gravées 
par 7. yta&ry - ?/rées c/a Recueit de 

plantes coloriées pour servir à 
l'intelligence des lettres élémentaires 

sur la botanique de Jean-Jacques 
Rousseau /77S9J. Le /ivre <ya/ 

regroupe çaaraafe-^aa/re p/aac/res, 
coa/eaan/ ea moyenne <7e /ro/s à 

cm^ //gares, es/ pa/t/ié par /e //bra/re 
Po/nyo/ à Par/s. Sont reproc/aits ici 

/e soaci <7'eau, /e eor/ue/icot, /e 
pissen/it, /e trè//e des prés et une 

«/ieur de composée /ormée de 
//eurons seu/ementM.

A

l'ignorance... Il y a plus d'erreurs dans l'Académie des sciences 
que dans tout le peuple des Hurons.» Dans ses Æcvcr/gs <f M/: 
PrcwtéWMr (1776-1778) - la dixième reste inachevée -
il s'acharne contre toute approche scientifique de la Nature. 
Manifestement, il n'aime pas la zoologie. Les poissons et les 
oiseaux, comme aussi les quadrupèdes sont hors de sa portée et il 
ne tient guère à courir après eux. Pour lui, la description des formes 
animales n'a aucun intérêt sans des études anatomiques. Mais il 
est rempli de dégoût à l'idée de disséquer... «des cadavres puants, 
de baveuses et liquides chairs ... des squelettes affreux...». Et il 
poursuit... «Brillantes fleurs, émail des prés, ombrages frais, 
ruisseaux, bosquets, verdures, venez purifier mon imagination 
salie par tous ces hideux objets.» Décidément, Rousseau a l'âme 
d'un botaniste et pourtant il écrit: «Sitôt qu'on herborise pour 
devenir auteur ou professeur, tout ce doux charme s'évanouit...».

Rousseau a une mauvaise vue et il lui faut une loupe pour voir
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les détails que d'autres aperçoivent à l'œil nu. Pour distinguer les 
objets à quelque distance, il utilise une longue-vue. C'est sans 
doute pour cela qu'il se désintéresse du monde animal et préfère 
l'étude des plantes.

Il aime les plantes qu'il connaît admirablement, mais il ne veut 
pas qu'on le confonde avec un homme de sciences et, lorsqu'il 
travaille à l'un de ses herbiers, il prétend se borner à «mâcher son 
foin».

En juin 1762, le Parlement de Paris condamne l'Er??//^ et son 
auteur trouve un refuge dans le Val deTravers. C'est làqu'il se lie 
d'amitié avec un médecin passionné de botanique, Jean-Antoine 
d'Ivernois. Grâce à ce dernier, Rousseau découvre les livres de 
Linné et commence à herboriser. Il rêve d'écrire une histoire de la 
flore des régions qu'il parcourt et réunit des matériaux pour un 

dont on ne connaît que quelques frag
ments.

Que/r/ues /mages extraites du 
Recueil des plantes coloriées ... 
de Jean-Jacques Rousseau. /I gaucAe, 
des On?/?e////ères reprësentëes par 
/e persi/ commun /J/ /a petite 
ciguë /2J, /e ce/yeui/ /JJ, /e sureau /4J 
et /ay/eur d'une om/?e//e grossie /iîj. 
Daus /a p/anc/te de droite, ou recon
naît /a sca&ieuse /a garance 
sauvage et /e p/antain /ancëo/ë /JJ.
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A la demande de l'une de ses amies, Mme Etienne Delessert, 

qui souhaite voir sa fille Marguerite-Madeleine prendre goût à la 
botanique, Rousseau se met à écrire, le 22 août 1771, ses Le/r/e^ 

.sw /o Une fois de plus, et s'adressant à
celle à qui il les destine, il ne cache pas sa façon de penser. «J'ai 
toujours cru qu'on pouvait être très grand botaniste sans connaître 
une seule plante par son nom; je crois néanmoins qu'il lui sera 
toujours utile d'apprendre à bien voir ce qu'elle regarde.» Rousseau 
achève la huitième de ses Leww en 1773.

Elles sont publiées, après sa mort, dans les ŒJvre.? co/?7/?/è/e^ 
éditées par Du Peyron à Genève (1782-1790). Le succès est 
immédiat et de nombreuses réimpressions suivent très vite. Il 
convient de citer celles de Poinçot (1788-1793) et de Didot jeune 
( 1793-1800). Les Le/r/e^, elles-mêmes, font l'objet d'un ouvrage 
isolé, La Je 7.-J. RaM^eaa. Deux éditions, complétées
par Haüy, paraissent chez Louis à Paris (1802, 1823). Mais celle 
que publie, en 1805, Perronneau - avec soixante-cinq planches de 
P. J. Redouté - est sans doute la plus populaire dans notre pays.

Si l'on songe à l'état des connaissances en biologie au temps de 
Rousseau, on peut comprendre l'irritation que ce dernier témoigne 
à l'égard de certains naturalistes pédants et compassés. «Avec le 
recul du temps, on voit mieux que la véhémence des disputes 
n'avait d'égale que la fragilité des arguments. On ergotait au lieu 
d'observer et, pour le naturaliste moderne, l'ironie cinglante des 
uns comme l'acrimonie des autres se rejoignent dans une com
mune futilité^*.»
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Il a déjà été question de Charles-Louis Loys de Cheseaux 
(v. p. 24), frère de l'astronome Jean-Philippe et petit-fils de Jean- 
Pierre de Crousaz. Une branche de cette famille s'installe, à la fin 
du XVIU siècle, dans la campagne de Dorigny où se dresse, 
aujourd'hui, l'Université.

Jean-Rodolphe de Loys de Mamand est boursier de Lausanne 
et seigneur de Middes. En 1672, à la mort de son père Jean-Louis, 
il hérite des terres de Dorigny. LL.EE lui accordent, le 18 février 
1701, une patente pour transformer des chiffons en papier. On sait 
encore qu'il rédige son testament le 3 avril 1729. Jour après jour, 
il note dans ce qu'il appelle ses /ivre^ Je /oAo/7, ses tâches quo
tidiennes, ses dépenses, les visiteurs qu'il accueille, ses projets...

3' E.Dottrens, //oM.s.scaM <?/ /e.s .sc/ence.s c/e /a nafMre aM XV///' j/èc/e. Musées 
de Genève, 26, 5-8, 1962.
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On apprend ainsi que, dès 1685, il cultive des mûriers près de Vidy 
avec l'intention d'élever des vers à soie. Le premier, il essaie 
d'introduire la culture du tabac au bord du Léman. Dans ses prés, 
le long de la Chamberonne, pour améliorer la qualité des fourra
ges, il sème du sainfoin. En dépit de quelques entreprises origi
nales mais sans lendemain, Marnand est un incontestable pionnier 
en agronomie et en biologie appliquée.

Entre 1770 et 1773, Etienne-François-Louis de Loys (1722- 
1806) construit le château de Dorigny. On le surnomme le «brigadier 
de Middes». Il est, en effet, colonnel puis brigadier des armées 
françaises. Il lègue sa propriété de Dorigny à son frère Jean-Louis. 
Et c'est le fils de ce dernier, Jean-Samuel, qui reprend la tradition 
familiale.

Jean-Samuel de Loys est né le 10 juin 1761 à Lausanne où il 
meurt le 1er décembre 1825. Chef du parti conservateur modéré, 
il est député au Grand Conseil ( 1814) et membre du Conseil d ' Etat 
(du 19janvier 1815au 14mai 1816).Son rôledansledéveloppement 
de l'agriculture vaudoise est incontestable. C'est sur son initiative 
et dans son domaine de Dorigny que, le 4 août 1812, quelques 
personnalités fondent la Société lausannoise d'Agriculture, très 
vite transformée en Société d'Agriculture et d'Economie générale 
du Canton de Vaud. Ce jour là, au cours d'un banquet mémorable, 
les participants entendent pour la première fois le cEan/ be 
Dorigny dont les paroles sont du Doyen Bridel et la musique de 
D. A. Chavannes:

DroA/oA honneur à Tri/?/o/eme 
Don/ /c Mc régénérafear 
Dira /c pain <7n b/é pae Mme 
Le main <7e i'Aeareax /aboarear....

L'«Agronome de Dorigny» publie de nombreux articles dans 
les Ao/icex b' (Z/iü/épnb/ipne dont un mémoire sur les jachères et 
sa Le//re xnr i'n.sage be.s pommex <7e /erre ponr /a noarri/nre bex 
bé/ex. C'est surtout dans les Feni/iex b'Agricni/are e/b'Economie 
généra/e que paraissent ses études les plus significatives comme 
les Obxerva/ion.s' xnr /'économie rara/e <7e Dorigny et les Moyens 
rie xoax/raire /e maA aax bégâ/.s* bex corbeanx. On lui doit encore 
des recherches originales sur les engrais des prairies, la betterave 
à sucre, et un Frq/'e/ r/'aMoiemen/ proposé aax cai/iva/ea/ x r/a 
can/on <7e Van<7.
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Goa/s Âevac/e pra/Z^ue <7aran/ près 
cZe sotxan/e ans /a wéc/ec/ne à fevey.

ÆxceZZen/ Z)o/an;s/e, ZZ j'oae an rôZe 
<7e prena'er pZan cfans /a Soc/e/é 

vaacZo/se <7es sc/ences na/areZZes. Ses 
coZZec/Zons ^ooZog/^ae e/ 

/nZnéraZogZ^ae e/ son /nécZa/ZZer 
a/a'ren/<7e now/?reax a/naiears 

e/rangers. Levage s'Zn/éresse encore 
à Z'ZiZsZoZre, à Za geograpAZe, à 

Z*agrono/nZe eZ aax s/a/Zstf^aes. /Z es/ 
pe/n/ avec son /ZZs, vers 7795, c/ans 

sa proprZé/é c/e GZZa/nonZ/tSeve^.
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FUs du chirurgien Cyprien Levade établi à Lausanne, Louis 
( 1748-1839) fait ses études à F Académie puis les poursuit à Leyde 
où il obtient son doctorat en médecine avec une thèse remarquée 
sur la petite vérole (1772). On le retrouve en Russie, comme 
médecin particulier du comte Wladimir Orlof. C'est là qu'il 
commence à récolter des plantes et des minéraux et à s'intéresser 
aux anciennes médailles. Il décide de s'établir à Vevey.

Membre de la Société des sciences physiques, Levade y pré
sente ses observations sur les guêpes, les bains de Louèche et les 
inscriptions romaines relevées dans le Pays de Vaud et en Valais. 
Membre fondateur de la Société helvétique des sciences naturel
les, il participe à la création de la section vaudoise. C'est à cette 
période qu'il commence à s'occuper de statistiques. En 1824, 
Levade fait paraître son D/'ct/o/mo/'re /uVw/z/MP p/
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AP/Z/.s/ip/ve Jt/ Ca/7Zr?n Vr/M<7. Il s'occupe encore d'agriculture et 
de viticulture et publie, à ce sujet, quelques notices consacrées 
aussi bien à des problèmes pratiques qu'à des questions d'histoire 
locale.

Retiré dans une campagne au-dessus de Vevey, il enrichit ses 
collections qu'il lègue, à sa mort, au Musée Académique. Des 
visiteurs viennent de loin admirer ses instruments de physique 
«dont certains d'une remarquable précision». Il possède encore de 
nombreux et intéressants échantillons de minéraux, de fossiles du 
Jura et de coquilles marines. Les connaissances de Levade en 
botanique, et en zoologie sont remarquables et de nombreux 
étrangers le consultent sur des problèmes touchant l'histoire 
naturelle locale. Il occupe ses loisirs à son médaillier qui contient 
plus de cinq mille pièces, dont quelques-unes de grande valeur.
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Trois des fils de Jean-Daniel-Rodolphe Bridel, pasteur à Begnins 
de 1750 à 1760, ont été des naturalistes distingués.

Philippe-Sirice (1757-1845), l'une des figures les plus populai
res de Suisse romande au début du siècle passé, est consacré au 
saint ministère le 22 avril 1781. Vicaire à Prilly, dès 1782, il est 
chargé de l'éducation du prince de Brunswick, alors en pension à 
Lausanne. Avec lui, il visite la Suisse, s'intéresse à la flore, la 
faune, la minéralogie... et recueille de nombreux matériaux sur les 
plantes et les animaux de notre pays, qu'il va utiliser, par la suite, 
dans ses nombreux articles de vulgarisation. En 1786, il est 
pasteur à Bâle puis, en 1796, à Château-d'Œx. Nommé à la tête de 
la paroisse de Montreux, poste qu'il conserve jusqu'à sa mort, il 
est doyen de la classe de Lausanne.

Bridel est l'un des premiers membres de la Société helvétique 
des sciences naturelles. Malgré son intérêt pour la botanique, c'est 
pourtant vers la 1 ittérature qu ' il se tourne. Ses Et/r/z/zc.s 
(1783-1831) surtout, lui valent une large popularité. Réimprimées 
maintes fois sous le titre de A7é7a//gcA ( 1787-1797), elles
sont connues sous le nom, choisi en 1813, de ConAerva^rAmAA^. 
11 publie encore d'autres ouvrages parmi lesquels sa classique 
SYafAhtyMg <7u capron V<7M<7 ( 1815). On possède du doyen Bridel
un précieux manuscrit intitulé pw' /zA/o/rc /p/é-
rm're <7e /'/lcazATzhc <7<? L<7MA<7w?e g/ <rA ca/Pcw c/c IGz/A (1828).

Mention doit être brièvement faite ici de Jean-Philippe-Louis 
(1759-1821). Pasteur et excellent naturaliste, il professe l'hébreu 
à l'Académie. Auteur de nombreux ouvrages de théologie, il fait 
partie du Grand Conseil, dans les deux premières législatives.
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Samuel-Elisée (1761-1828) étudie les lettres et la philosophie 

à l'Académie. En 1780, il est appelé à Gotha en qualité de 
précepteur des princes Auguste et Frédéric de Saxe. Passionné de 
botanique, il se spécialise dans l'étude des Il en récolte
un peu partout au cours de nombreux voyages entrepris avec ses 
deux élèves. En 1804, le prince de Saxe-Gotha le nomme con
seiller de légation et conservateur de ses collections. Anobli, 
Samuel se fait alors appeler de Bridel-Brideri. Devenu conseiller 
aulique de la principauté, il se retire dans une propriété acquise 
près de Gotha et y poursuit ses recherches qui font de lui le plus 
éminent bryologue de son temps. Son herbier de mousses, acquis 
en 1829 par le roi de Prusse, est aujourd'hui au Musée botanique 
de Berlin.

Le Lec/i-LoMM AVi/rel e.sv
pes/eur à Lever. ^4gronowe 

cKsfwgue, // organise /ej pre/wèrej 
cu/fures <7e /ymri'er c/ÏK 
ai/ /?or<7 Le/nan, /'é/evage ver 

à wie. 7/ 5-e /ai/ con/M&re par <7e 
/M/wAreMX ar/i'c/ej <7e vM/garMc/i'o/i 

^ci'e/i/i/i^ae.

Plusieurs membres de cette famille, établie à Morges dès 1640, 
jouent une rôle en vue. Jean-Louis (1715-1796), après des études 
à l'Académie, occupe plusieurs paroisses avant d'être nommé 
(1747) premier pasteur de Vevey et plus tard doyen de la classe. 
Passionné de biologie appliquée, Muret, toute sa vie, se préoccupe 
du mieux-être des paysans vaudois. Quelques ouvrages le rendent 
très populaire... Lettre .snr /'agr/CM/tMre per/èetzormée (1762), 
Oô.se/'LY/t/'o^A' et Evs<7/.s' <7e cow/??erce <7ex gramg et r/n pam (1775).

Le doyen Muret organise les premières cultures de mûrier avec 
l'espoir d'introduire l'élevage des vers à soie. Il prévoit de mettre 
sur pied un établissement chargé de distribuer des semences de 
plantes sélectionnées aux cultivateurs. Ces derniers rendraient un 
certain pourcentage de graines après la récolte. Il suggère la 
création de services bancaires disposés à accorder des prêts aux 
paysans pour moderniser leurs moyens de travail. Il réclame enfin 
que des poids et mesures uniformes soient introduits dans tout le 
pays.

L'un des fils du doyen, Louis-David (1755-1814), est médecin 
et député. Un autre, Jules (1759-1847), travaille d'abord comme 
avocat, mais se lance très vite dans la politique. En janvier 1798, 
il est membre de l'Assemblée provisoire du Pays de Vaud, puis fait 
partie du Sénat helvétique et de la Diète. Ajuste titre, le désigne- 
t-on comme l'un des «pères de la Patrie». Député à vie au Grand 
Conseil (1803), il est membre du Petit Conseil, puis du Conseil 
d'Etat et landamman à deux reprises.

Son fils, Jean (1799-1877), fait également des études de droit 
et termine sa carrière comme juge au tribunal d'appel. Passionné 
de botanique, il commence très vite à collectionner toutes les 



65plantes de Suisse. S'attachant à des genres difficiles (Vzo/a, 
//td/dc/M/n...), il en devient le spécialiste que l'on consulte d'un 
peu partout. Son herbier «est, dans sa spécialité, le plus complet 
qui existe dans notre pays, le plus riche d'espèces, de localités et 
d'annotations précieuses. C'est un trésor pour le Musée de Lau
sanne. 11 constitue le premier et le plus essentiel document à 
consulter pour quiconque voudra désormais écrire sur la Flore 
suisse»32.

Jean-Balthazar Schnetzler raconte dans ses E'/t/rcZ/en.s' .su/' 
/MVanhyue (p.98), publiés en 1873 (v. p. 85), une excursion avec 
ses étudiants. «Entre les Avants et le pâturage alpestre qui suit le 
bois que nous traversons, nous rencontrons un botaniste revêtu de 
la 7u/?/'ca Z?rdvA (blouse) de Linné. C'est M. Jean Muret, qui porte 
aussi lestement ses soixante-dix ans que sa boîte à herboriser et qui 
possède dans sa tête la meilleure flore de Suisse, et dans son 
herbier les échantillons les plus rares de cette flore. M. Muret 
revenait du col de Jaman où il avait trouvé une nouvelle espèce de 
Violette».

Jean Maret, corn/ne son père Ja/es 
Maret - /'Ao/n/ne po/â/pae éndnent 
à /'or/g/ne da canton de Raad - 
e.st yar/ste. rt côte de .ses charges de 
Jage aa /r/ôana/ d'appe/, 7/ consacre 
toat son te/nps à /a ôotan/çae et 
dew'ent /'an des n/e/7/ears conna/ssears 
de /a /tore sazsse. Son Aerô/er est 
/'an des trésors da Masée cantona/.

Jean-François Reynier, médecin et bourgeois de Lausanne en 
1764, a deux fils, Louis, dont il est question ici, et Ebenezer, 
général de l'armée du Rhin, ministre de la Guerre (1808) et comte 
de F Empire français.

Jean-Louis-Antoine (1762-1824) a vingt et un ans lorsqu'il 
fonde, avec quelques naturalistes lausannois, la Société des scien
ces physiques. Il publie, dans les Mé/poAds... de cette dernière, ses 
premières observations sur les rosiers et les mousses (v. p. 47). La 
même année, on le trouve en Hollande puis, dès 1784, à Paris où 
il étudie les sciences naturelles. De retour à Lausanne, il se lie à 
Henri Struve avec qui, en 1788, il rédige des Md/zzoAds/zoz/z'SdrvA 
d /'/zz'MoAd p/zysz^z/d d/ pp/zz/c/A de /<? .S'zz/.s.s'd. Puis il se rend dans 
la Nièvre, à Garchy, où il possède une propriété. Pendant une 
dizaine d'années il se livre à des recherches originales sur l'orga
nisation et la gestion d'un domaine campagnard. Il poursuit 
parallèlement des travaux inédits de botanique.

En 1798, Reynier est à Aboukir, répondant à l'invitation de son 
frère. Bonaparte le nomme membre de l'institut d'Egypte et de 
son Conseil privé. Il parcourt le pays, herborise et étudie l'orga-

32 Eugène Rambert, «Jean Muret, de Lausanne». Actes .S. /V. S. V , .S'ess/on 
de Re/r, 316-319. 1877.

LoM/'s 7?5y/7/5/



66

Le aa/araZ/j/e yea/z-Lozz/s-P/zzome 
Pey/z/er es/ a/; //es /o/zz/a/ea/'s //e /a 

Soc/e/e //es se/e/:ees p/zy.s7<?z/es' //e 
Laaw/z/ze. ßozzapar/e e?/ /a// MH 

mwzZzre c/e /Vzz^Z/ZaZ z/'LgypZe e/ //e 
so/: Conse// pr/'vé. MaraZ /'appe//e 

paar z/Zn'ger /es /i/Mnces z/a royaame 
</e /Vap/ej.

nisation de son agriculture et du système fiscal. Il fait paraître son 
premier ouvrage d'économie rurale qui lui vaut la charge de 
directeur général des finances. En 1806, le roi de Naples l'appelle 
pour surveiller l'administration civile et militaire de son pays. 
Deux ans plus tard, Murat le fait entrer au Conseil d'Etat et le 
nomme commissaire chargé de la réorganisation du régime fores
tier. Il est encore responsable de la surintendance des Postes du 
royaume.

A la fin de 1815, Reynier est de retour à Lausanne et accepte, 
trois ans après, la charge d'intendance des Postes vaudoises. Très 
actif dans la Société vaudoise des sciences naturelles - dont il est 
membre fondateur - il s'intéresse encore à l'archéologie et à la 
numismatique. C'est à ce titre que le Conseil d'Etat le nomme, en 
1822, conservateur des antiquités du canton de Vaud.

Xvan/ z/e zya/ZZer /e Pays //e Kaaz/ 
poar se re/zz/re e/: Egyp/e, PoM/s 

Pey/zzer va se _/a/re cozz/za/Zre par ses 
rec/zercAes /?oZa/M'^aes. 7/ /?asse poar 

a/z spècz'a/ZsZe z/'azz geare z/zy/zcz'/e, 
ce/zz/ c/es ros/ers saavages. CeZZe 

/7/asZraZz'oz: /p/. P, p. 6$/ - zya/ 
represe/zZe /e ros/er rampazzZ - esZ 

Z/rèe z/*a/z à/ZeressanZ arZ/c/e <?ae 
Pey/z/er a consacre, c/azzs /es 

Mémoires de ia Société des sciences 
physiques de Lausanne /'/orne /, 

77<93^ à <7ae/<?Mes espèces poave//es 
z/e rosiers.
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Reynier rédige de nombreux mémoires sur l'Egypte, son his
toire littéraire et politique, l'évolution de son agriculture depuis 
les temps les plus anciens et ses monuments. On lui doit de très 
bons articles sur la botanique systématique et appliquée, la 
floristique et l'agronomie. Il achève, un an avant sa mort, le 
quatrième volume de son /w/y/û/Mg et rtzra/g, ouvrage
commencé en 1818 et consacré aux Celtes et aux Germains, puis 
aux Perses et aux Phéniciens, aux Arabes, aux Carthaginois... Le 
2 février 1825, Frédéric-César de La Harpe lui rend un dernier 
hommage: «... cet homme, qui avait occupé tant de places émi
nentes, avait conservé toute la simplicité des moeurs républicai
nes; en sorte qu'on aurait pu ignorer toujours le rang distingué 
qu'il avait occupé dans la Société ... il se retira les mains pures, 
n'ayant acquis d'autre fortune qu'une grande expérience dans les 
affaires, de vastes connaissances, et le sentiment consolateur 
d'avoir opéré quelque bien.»33

Curieuse destinée que celle de cette famille, venue de Saint- 
Jean-d'Aulph, vers 1458, pour s'établir à Bex et à Frenières. 
Paysans et bûcherons de père en fils, on ne commence à parler 
d'eux qu'avec Pierre, nommé forestier le 21 janvier 1761.

Albert de Haller, alors directeur des salines de Bex, s'attache 
les services de Pierre (1708-1781). Il lui apprend à cueillir les 
plantes pour les mettre en herbier et à distinguer les espèces rares. 
Lorsque son âge et sa corpulence l'obligent à renoncer aux 
excursions dans les Alpes vaudoises, c 'est au forestier de Frenières, 
notamment, que Haller demande de récolter le matériel qui va 
servir à la préparation de ses deux gros ouvrages sur la flore 
helvétique (v. p. 56). En peu d'années, Pierre devientuntaxonomiste 
«incollable». Il se met à cultiver, dans son jardin des Plans-sur- 
Bex, quelques fleurs alpines, particulièrement intéressantes, dont 
il commence à faire commerce.

Abraham (1740-1824), son fils unique, s'initie très tôt à la 
botanique systématique. Pour le compte de Haller, il herborise non 
seulement dans les Alpes vaudoises, mais encore en Valais, aux 
Grisons et en Italie. Un naturaliste écossais, Thomas Blaikie, qui 
l'a bien connu vers 1775, dit de lui, dans son journal: «Il était d'une 
agilité, d'une vigueur, d'une vue et d'une mémoire étonnantes, 
accompagnées d'un véritable génie de F observation. »34
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^Frédéric-César de La Harpe, «Notice nécrologique sur M. Louis Reynier». 
Fetn/Ze J;/ Canfon Je 12, 45, 1825.

Louis Seylaz, JoMma/ Je 77w/?M.s 3/a/h'e (trad.). La Baconnière, 1935.
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TAo/was - /Az/Zer win'e 
à /c /?o/c/;;<y:ve - <^ëve/o/?pe /e 

coMwerce <7e p/an/æ a/pwe^ <7M 
Fe/7a/e/ sur ßex.

Eww67/?M^/ r/?r?/?7<y.s

La vente des plantes alpines connaît un grand succès. Aussi 
Abraham, s'installe-t-il avec sa famille un peu plus bas dans la 
vallée de l'Avançon, au Fenalet. Devenu justicier et conseiller de 
la ville de Bex, il accueille chez lui de nombreux naturalistes, 
attirés par la flore du vallon de Nant qu'avait décrite Haller, avec 
tant d'enthousiasme. C'est ainsi que se retrouvent, au Fenalet, le 
botaniste genevois Jacques Roux, le pasteur Jean Gaudin (v. p. 32) 
qui prépare saF/om /tc/vchc#, le chanoine Laurent-Joseph Murith 
et Rosalie de Constant. Cette dernière reste chez les Thomas deux 
mois de l'été 1804 et profite de peindre (v. p. 43) quelques-unes 
des plantes que lui apporte Abraham.

Un des fils de celui-ci, Philippe (1782-1831) étudie la médecine 
et s'expatrie en Sardaigne. Un remarquable herbier des plantes 
rares de cette île le fait connaître des botanistes européens. Louis 
(1784-1823), un autre fils d'Abraham, fait des études de sciences 
qu'il complète en suivant des cours au Jardin des Plantes de Paris. 
Grâce à Louis Reynier, il s'établit en Calabre où il est nommé 
inspecteur des forêts et directeur des mines de sel de Lungro. C'est 
pour perpétuer son souvenir que le botaniste Jacques Gay donne 
le nom de à un genre de Sterculiacée d'Australie.

Emmanuel (1788-1859), un des sept enfants d'Abraham, re
prend les activités de ce dernier. «Il semble avoir reçu au plus haut 
degré les qualités physiques et intellectuelles de son père et de son 
grand-père; intelligence, bon sens, franchise et bonté. En lui 
s'épanouit le type curieux du montagnard-naturaliste.»35 La fa
mille Thomas, depuis 1810, vit aux Dévens, un petit hameau au- 
dessus de Bex. Emmanuel y établit un jardin botanique pour 
faciliter la vente de ses plantes qu'il expédie un peu partout, à des 
musées, des jardins botaniques, des collectionneurs. Son catalo
gue de 1837 compte plus de six cents genres et près de deux mille 
cinq cent espèces.

A côté de la maison des Thomas, se trouve celle du directeur des 
salines, Jean de Charpentier, géologue de premier plan et excellent 
botaniste. De nombreux hôtes fréquentent les Dévens: Alphonse 
de Candolle, Adrien de Jussieu, Oswald Heer, Louis Agassiz, 
Ignace Venetz... et un fidèle compagnon de route, le juriste Jean 
Muret dont il vient d'être question. Emmanuel voyage beaucoup 
et herborise au Piémont, en Italie, en Autriche, en Sardaigne. On 
le trouve à Londres et plusieurs fois à Paris. Dans son journal, il 
raconte son voyage à pied, «des Dévens à Paris, par Grançon,

35 F. Cosandey, «Les naturalistes Thomas et leurs amis». /hs/wù/ur
wMÙruTe, 3/4, 30, 1942.



69Neufchâtel, Besançon et Joinville», récoltant le long du chemin 
toutes les plantes qu'il trouve intéressantes et dont il relève 
scrupuleusement le nom, qu'il accompagne de quelques notes.

Son seul fils, Jean-Louis (1824-1886), s'initie, tout enfant, à la 
botanique. Avec son père, puis seul, il fait d'innombrables excur
sions. A son tour, il est l'ami de Jean Muret et du pasteur Louis 
Leresche - dont le Musée cantonal possède un très riche herbier 
- de Louis Favrat (v. p. 86), d'Eugène Rambert (v. p. 123), de 
Louis Dufour, le professeur de physique de l'Académie, de Rosine 
Masson. Tous se retrouvent, chaque été, à la pension Marlétaz aux 
Plans-sur-Bex pour de nombreuses excursions botaniques. Pro
priétaire d'un magasin de soieries à Saint-François, Mlle Masson 
(1806-1891) connaît admirablement la flore suisse dont elle 
possède un volumineux herbier qu'elle va compléter jusqu'à la fin 
de sa vie. Et quand l'âge l'empêche de courir la montagne, Jean- 
Louis lui ramène les plantes qui manquent à ses collections.

Avec ses quatre fils, ce dernier continue à récolter végétaux et 
fossiles de toutes sortes. Un excellent botaniste, l'avoué parisien 
Mouillefarine - un des hôtes fidèles des Dévens - écrit: «Je 
descendais de la Dent de Mordes... je vois apparaître de loin deux 
grands corps bizarrement chargés. Ils arrivent à moi et l'on se 
reconnaît. C'était Jean-Louis Thomas qui faisait faire à son fils 
Henri la course que cent trente ans auparavant Haller avait 
assignée à son bisaïeul Pierre... Ils portaient leurs boîtes non en 
bandoulière, comme nous, mais posées transversalement sur une 
grande hotte vaudoise. Ils avaient l'air d'aller au marché par 
2900 mètres d'altitude.»36

Pendant quelques années, les enfants de Jean-Louis s'occupent 
encore du commerce familial. Mais la concurrence est de plus en 
plus forte. Les musées, largement pourvus de plantes alpines, ne 
sont plus des clients sur qui l'on peut compter. Les guides 
naturalistes passent de mode. Les Thomas abandonnent la maison 
des Dévens et reprennent le travail de leurs ancêtres.

Pour rappeler le souvenir de ces botanistes montagnards, la 
Société de Développement de Bex décide, en 1891, de créer dans 
le pâturage de Pont-de-Nant un jardin botanique baptisé La 
Thomasia. Celui-ci est inauguré le 13 juillet 1896 et devient le 
Jardin alpin de l'Université de Lausanne. La commune de Bex le 
remet à bail à l'Etat de Vaud, dès le 1er janvier 1397, avec le chalet 
voisin, destiné à servir de logement, de laboratoire et de dépôt.

Jean-Louis T/:omas continue /a 
tra4ition 4e sa/an7Ü/e. // es? i'a/ni 
4'Fugène Fa/niiert, 4e Jean Mure;, 
4e Louis Fawa/.

36 Edmond Mouillefarine, «Sur une famille de botanistes, les Thomas de 
Bex». ßu/ietin 4e /a Société iwtanùyue 4e France, 35, 40, 1888.





1837-1890

Il aura fallu plus d'un demi-siècle pour que les sciences natu
relles trouvent officiellement leur place dans la nouvelle Acadé
mie. La création - remise en question à maintes reprises - des 
chaires de botanique et de zoologie va dépendre de la situation, 
elle-même souvent compromise, de la Faculté des sciences. Une 
très brève «histoire» de cette dernière est donc nécessaire.

La Loi du 21 décembre 1837 modifie profondément les struc
tures de l'Académie. Celle-ci, selon l'article 1"', doit avoir... «pour 
but de former des hommes pour les carrières qui exigent une 
instruction supérieure, et d'entretenir dans le pays une culture 
scientifique et littéraire».

Notre Haute Ecole comprend désormais trois facultés (droit, 
lettres et sciences, théologie). Elle est dotée, pour la première fois 
dans son histoire, d'enseignements scientifiques organisés. Le 
Gymnase cantonal est créé, il assume notamment les charges que 
remplissait l'ancien «auditoire de Belles-Lettres». Si la Faculté 
des lettres et sciences décerne des licences, elle est avant tout une 
«faculté préparatoire», une voie obligée que doivent suivre tous 
les étudiants en droit et en théologie avant d'entrer dans leur 
propre faculté. Un fait est à signaler: le principe de la liberté des 
études et de l'enseignement est introduit. On comprend que cette 
situation était inconcevable tant que l'Académie formait des 
pasteurs seulement et que F Eglise dépendait complètement du 
Gouvernement vaudois.

La nouvelle Académie s'honore de compter parmi ses pro
fesseurs des Vaudois comme Alexandre Vinet et Juste Olivier. Ce 
dernier réussit, non sans mal, à décider le Conseil académique 
d'inviter Charles-Augustin Sainte-Beuve, le futur critique français.

Les débuts de la 
Faculté des sciences
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H donne à Lausanne, de 1837 à 1838, un cours public sur «la vie 
littéraire à Port-Royal».

Trois chaires sont réservées aux sciences. La première est pour 
les mathématiques; on la confie à Marc Secrétan. La seconde est 
attribuée à la physique et à la chimie et la dernière aux sciences 
naturelles. Quatre candidats se présentent pour la deuxième chaire. 
Un seul est retenu, Elie Wartmann, qui accepte d'enseigner à la 
fois la physique et la chimie. Mais les experts ne «s ' attendaient pas 
à le trouver réellement aussi faible en chimie». On peut lire, dans 
les archives du Conseil de l'instruction publique, la trace des 
débats que suscitent ces questions. La loi ne prévoit, en effet, que 
trois chaires pour les sciences et, s'il faut séparer la physique de 
la chimie, une quatrième chaire pour les sciences naturelles 
s'impose. Dans sa séance du 3 avril 1838, le Conseil de l'instruc
tion publique arrive à la conclusion que : «La chimie, sous le 
rapport scientifique, dans une institution telle que notre Académie, 
a plus de titres pour devenir l'objet d'un enseignement ordinaire, 
régulier et permanent, que l'histoire naturelle...». La deuxième 
chaire est donc destinée à la physique; Wartmann va l'occuper. La 
troisième est pour la chimie et on l'offre à Emmanuel de Fellenberg. 
Quant à la chaire de sciences naturelles, elle est sacrifiée!

L'introduction de ces quelques enseignements nouveaux ne 
doit pas laisser croire que les sciences sont accueillies avec 
enthousiasme à l'Académie. Charles Monnard, dans son discours 
du 7 janvier 1839, rappelle «... les traits dominants de l'esprit des 
Vaudois dans leur prédilection pour les sciences morales, pour les 
méditations dont l'âme humaine et les destinées des nations sont 
l'objet ». Il corrige cependant, plus loin, l'impression qu'il n'apas 
manqué de donner... «L'insistance avec laquelle nous venons 
de développer ce caractère de notre enseignement supérieur 
serait-elle prise pour un dédain des sciences mathématiques et 
naturelles? On aurait bien mal saisi notre pensée... Notre unique 
intention a été de signaler la tendance prédominante de l'esprit 
vaudois.»

La Loi du 12 novembre 1846 conserve la Faculté des lettres et 
sciences en la divisant cependant en deux sections bien distinctes, 
la section littéraire et la section scientifique. Pourtant, dès 1847, 
on trouve déjà des documents qui font mention d'une Faculté des 
sciences à part entière alors que cette dernière ne sera reconnue 
officiellement que par la Loi du 12 mai 1869.

Avec celle de 1846, quelques chaires sont supprimées; il n'en 
reste que treize, comme avant 1837. Elles sont d'ailleurs toutes 
mises au concours, mais leurs anciens titulaires ont la possibilité 



73d'être réélus. Or, le 2 décembre, Druey écrit à sept professeurs NATURAusTEs ET BioLootsTEs À LAUSANNE 
(dont le chimiste de Fellenberg et le physicien Wartmann) «...le
Conseil d'Etat, appelé à mettre à exécution la nouvelle loi sur 
l'instruction publiquedu 12novembre 1846,n'apas cru devoir... 
vous réélire»... sans autres explications. Seul Vinet reçoit une 
lettre différente dans laquelle un certain nombre de raisons sont 
évoquées pour justifier sa destitution.

Le Gra/icf-Pon/ e/ /a v///e ws c/M

Deroy
A'LY*' .sv'èc/e/

Plusieurs années vont être nécessaires à l'Académie pour 
qu'elle retrouve son équilibre. Certes, la Loi de 1846 a définitive
ment condamné l'influence de la théologie dans la Haute Ecole 
lausannoise. Celle-ci devrait pouvoir enfin donner aux sciences la 
place qu'elles méritent. Mais, pour l'année académique 1846- 
1847, elles ne sont enseignées que par des professeurs extraordi
naires dont on sait la modeste place qui leur est faite. Jean Gay 
donne un cours de mathématiques, Jules Marguet de physique et, 
plus tard, de mathématiques, Samuel Mercanton (qui avait été 
suppléant dès 1820, puis professeur ordinaire de 1827 à 1840) de 
chimie et François Joël de sciences naturelles. Ce dernier ne reste 
en fonction qu'un an pour être remplacé, mais seulement dès 1848,
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par Auguste Chavannes pour la zoologie et Rodolphe Blanchet 
pour un cours libre de botanique.

L'existence de la Section scientifique va souvent être contestée 
au sein de l'Académie qui trouve qu'elle coûte trop cher. La 
moindre requête, une demande modeste pour l'achat d'un appareil 
ou d'une collection, suscitent de longues discussions et des 
marchandages sans fin. L'opportunité des enseignements de 
sciences naturelles est pourtant reconnue. Le Conseil de l'Ins-

LMcac/ëw/e, côté p/ace c/e /a 
7?/poxne, verj 7&S0. ^4 gauche, 

on no/e une par//e c/a Marche coMver/, 
/a GreneHe, pa/j /a ^nan^ene 

avec Aaa/c cAeni/nee. Sar /a p/ace, 
^e ^essfne /'om&re c/a AVusée /tr/aacf.

Ler.s /a z/ro/Ze /es esca//ers c/e /a 
Mac/e/e/ne éZa/?/M en 7M7. Tons 

/es M/ànen/s c/a cen/reseron/ <7éwo//s 
à /a cons/ruc//on <7a Pa/a/s <7e 

T^nni/ne.

truction publique, le 15 juillet 1853, écrit au Département de 
l'intérieur: «Ces enseignements ont pour but, non seulement de 
compléter la somme d'instruction, de développer le goût de 
l'étude et de l'observation, mais aussi d'éloigner les étudiants des 
cercles, des cafés, des établissements publics, en leur fournissant 
pour nouvel aliment intellectuel: l'étude d'une science qui leur 
procurera pendant leur vie des délassements utiles et agréables et 
qui peut réveiller en eux un germe de science et procurer au pays 
une source de travaux importants.»

Au cours de sa séance du 29 juin 1858, ce même Conseil discute 
d'un rapport sur l'état de la section scientifique de la Faculté des 



75lettres et sciences. Il propose tout simplement - vu le petit nombre 
d'étudiants de cette section, comparé à celui de l'Ecole spéciale^ 
- de la supprimer.

Le 23 août 1858, le Département de l'intérieur répond que le 
Conseil d'Etat «...a décidé, dans sa séance du 21 courant, de 
maintenir provisoirement la «Faculté des sciences» à l'Académie 
et de nommer une commission chargée de s'occuper de son 
organisation définitive de manière que cette faculté réponde au but 
qu'on s'est proposé lors de sa première organisation, ainsi que de 
l'organisation générale des études scientifiques supérieures dans 
le Canton».

La Loi du 12 mai 1869, préparée par Victor Ruffy, est 
essentiellement l'œuvre de Louis Ruchonnet qui le remplace - 
Victor Ruffy a été nommé conseiller fédéral en 1867 - au Conseil 
d'Etat. Dans l'exposé des motifs, celui-ci écrit: «...les études 
scientifiques ont acquis une importance qui va croissant... l'étude 
du monde moderne, de ses besoins et de ses mœurs, l'étude des 
forces de la nature qui fécondent le commerce, l'agriculture, 
l'industrie, ne peuvent plus aujourd'hui être maintenues dans la 
position inférieure qu'on leur assignait autrefois... Le courant 
scientifique est là, il est plus fort que nous: tâchons de le suivre et, 
pour cela, développons les études scientifiques afin que nous 
marchions en clairvoyants et non en crédules esclaves des phéno
mènes de la nature.»

La Faculté des sciences est désormais - comme la Faculté des 
lettres - une réalité. Elles ont, l'une et l'autre, à leur tête un 
président distinct. Les cours dont elles ont la charge ne sont plus 
obligatoires pour les étudiants en théologie et en droit. A côté du 
grade de licencié, la Haute Ecole vaudoise décerne maintenant 
celui de docteur.

La loi de 1869 précise les rapports qui lient la Faculté des 
sciences au Gymnase scientifique. Les enseignements, donnés 
dans ce dernier, restent, pour la plupart, à la charge des professeurs 
de laFaculté jusqu'en 1890,annéeoù une nouvelle loi (du lOmai)

Le ^eve/o/!/?ewe/7/ <7e^ .sv/ences à 
/74ca<7éw;'e cfoh /?e<7MC<?M/? à LoM/s 
??MC%o/we? Cette
grarwe a été yyuMée /'arn'c/e 

Eïrgt/e 7?oæe/ consacre à 
t'Ao/wne tCÆtct.

Etudiants de la section Etudiants
des sciences de l'Académie de l'Ecole spéciale

^Quelques chiffres tirés de l'article de C. Dapples, paru dans Cm^nante- 
nm're <7e /'Æco/e d'/ngéw'ewrs ùfe /'t/wirer^tté <7e p. 4, 1904.

1855 7 10
1856 7 19
1857 9 27
1858 5 35



Le ZwM/nsfe ^ae 7?o<4o//?/ze Lopj/er 
a cZæsàze (e/ Lap/z/e 7*av/*as( <7an.s 

JOM /a'.s7o/re e7a Docteur Festus 
(7529/

Page 77, /e xoo/ogM/e «cAa.s.sew <7e 
pap///oz?s^. 7/ s 'ag/7 <7e

M. Czyp/ogawe <?ae 7op//er a 
fwag/ae ea 7550.

La première ec/a/oa - .soas /orwe <7e 
Lvres /wpn'/M&s - <7e ces c/eax 

«Laa^es t7ess;'aées» para;/ en 7540.

les libère enfin de ces charges astreignantes. Curieusement, la 
situation du /etZ/rx n'est pas la même que celle qui
est adoptée pour le &acca/<2Mré<F èx xcz'e/zcex. Le premier se pré
pare en deux ans au gymnase littéraire, distinct de la Faculté des 
lettres. Le second n'est pas attribué par le gymnase scientifique. 
Cet établissement (divisé en deux sections: celle des mathémati
ques et celle des sciences physiques et naturelles) permet à ses 
élèves (après M/? a/; de scolarité) d'entrer à la Faculté des sciences. 
Et c'est cette dernière qui décerne, au bout d'une nouvelle année 
d'étude, le baccalauréat es .s'cF/îcex' pwAépWL/Mex ou èx xczez/cex 
pAyxz'^MLX et natM/ eZ/ex. Une seconde année au moins est alors 
nécessaire à l'étudiant pour qu'il obtienne la /ice/7ce èx xcie/tcex. 
Une telle organisation implique que les professeurs de la Faculté 
fassent des cours à la fois à leurs étudiants de licence et aux 
candidats au baccalauréat. Ainsi peut-on lire dans un rapport de 
Ruchonnet, datant d'octobre 1873, que MM. Schnetzler, Dufour 
et Bischoff auraient à donner, en qualité de professeurs ordinaires, 
leurs cours «propédeutiques» (respectivement de sciences natu
relles, de physique et de chimie) aux étudiants de l'AcaeFwz'e et 
aux élèves du Gywznw xczenh/hyT/e.

Dans le cadre de la Faculté des sciences, grâce à l'initiative 
de certains de ses professeurs, l'Académie va s'enrichir successi
vement d'une FacM/té (loi de 1869), d'une Eco/e <7e
pFzzwoc/'e et d'une section /?r<9/?<?<7eMh<?MC wÆ'ctz/e: cette der
nière étant à l'origine de la Facz/Eé <7e zMcJec/zze (1890).

Trois professeurs à la Faculté des sciences (Jean Gay, Henri 
Bischoff et Jules Marguet) et deux ingénieurs (Pierre Joseph 
Marguet et Louis Rivier), décident, en 1853, de fonder - sur le 
modèle de l'Ecole centrale des Arts et des Manufactures de Paris 
- l'Fco/c xpéezez/g de Lausanne qui sera rattachée à l'Académie 
sous le nom deFaczzEé Cette dernière deviendra l'Ecole
d'ingénieur (1890), puis dès 1946, l'Ecole polytechnique de 
l'Université de Lausanne (EPUL) et, à partir de 1969, l'Ecole 
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).

Le 24 juin 1873, le Conseil d'Etat ordonne l'impression et 
la publication de la loi (modification des articles 80 de celle du 
12 mai 1869) créant l'Ecole de pharmacie. Celle-ci est rattachée 
à la Faculté des sciences et sera considérée (20 janvier 1881) 
comme la section pharmaceutique de cette dernière.

Enfin, le 19 mai 1881,1e Conseil d'Etat décide la création, à la 
Faculté des sciences, d'une chaire d'anatomie et d'une chaire de 
physiologie qui concrétisent ainsi le projet d'une xectz'o/z 
pz<9/)é<7ezzZz<yzze wAF'ca/c (v. p. 134).
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77H n'est pas possible de passer en revue tous ceux qui enseignè
rent, à des titres divers (professeurs honoraires et extraordinaires, 
chargés de cours hbres) l'histoire naturelle à notre Académie. Le 
tableau I (v. p. 183) donne les noms de chacun d'entre eux avec 
les titres et les périodes de leurs enseignements.

Je rappellerai brièvement que l'histoire naturelle fait offi
ciellement son apparition à l'Académie en 1784. C'est à Henri 
Struve, professeur honoraire de chimie, que l'on confie temporai
rement un tel cours général. François Joël, nommé professeur 
extraordinaire en 1846, est le dernier à assumer (il le donne deux 
ans) ce type d'enseignement. La botanique et la zoologie font 
discrètement leur apparition officielle en 1820. C'est en effet 
cette année-là que le Conseil de l'instruction publique propose 
deux p/'o/è.vs'CM/'.s' Ao/rora/'rev, Jean Gaudin et Daniel-Alexandre 
Chavannes.

Les sciences naturelles 
à L Académie

Le 17 juillet 1844, le Conseil de l'instruction publique de
mande au recteur un préavis sur l'introduction de cours de bota
nique et de zoologie. Celui-ci répond par une longue lettre datée 
du 9 août. Quelques extraits de ce document font bien apparaître 
les réticences de l'Académie à l'égard de la création d'enseigne
ments scientifiques. «Si l'on appelait deux personnes différentes 
à enseigner ces deux branches, on pourrait espérer d'avoir pour 
chacune d'elles un professeur qui en aurait fait l'objet spécial de 
ses études.» Cependant, il est fait remarquer que le règlement ne 
prévoit qu'une chaire d'histoire naturelle et qu'il est souhaitable 
«que cet enseignement demeure dans des proportions convena
bles et qui soient en rapport avec ce qui se fait pour des matières 
d'une nécessité plus indispensable et d'un intérêt plus général». 
Le rapport mentionne divers arguments en faveur de la création 
d'une seule chaire qui «aurait encore un avantage pratique assez 
grand, celui de maintenir entre les deux enseignements une 
proportion et un équilibre tels que l'option laissée aux étudiants en 
théologie entre les branches de l'histoire naturelle, pour leur 
examen, ne pût jamais devenir illusoire. Enfin il est probable que 
la réunion permettrait de faire enseigner l'histoire naturelle à 
moins de frais surtout si l'enseignement dans le collège et celui 
dans l'Académie étaient confiés à la même personne».

Après les événements de 1848, la Section scientifique de 
l'Académie n'est plus représentée que par une unique chaire 
réservée à la physique et à la chimie. Dans son rapport du



8 septembre 1853, le Conseil de l'instruction publique déplore 
cette situation: «Obliger un même professeur à enseigner dans une 
Académie tout à la fois la physique et la chimie, c'est ravaler cet 
établissement au niveau d'une école industrielle ou d'un Gymnase 
secondaire... Le professeur serait obligé de sacrifier dans son 
enseignement les questions essentiellement applicatrices pour 
s'en tenir aux théories, d'abandonner les cabinets et les laboratoi
res pour donner ses soins à ses cahiers. Réduites à ces proportions, 
la physique et la chimie ne seraient plus enseignées à Lausanne 
que pour la forme ou telles que l'on peut les exiger comme 
complément des études de droit ou de théologie.» Le 27 septembre 
1853, le chef du Département de l'intérieur, Louis Blancheney, 
fait savoir au Conseil de l'instruction publique que le Conseil 
d'Etat a décidé «... en principe la séparation des deux chaires de 
physique et de chimie... et de (le) charger de préparer, pour le mois 
de mai prochain, un projet de décret modifiant la Loi de 1846». Le 
2 juin 1854, le chef du Département de l'intérieur (il s'agit du 
conseiller d'Etat Constant Fomerod, ancien professeur de droit 
romain à l'Académie et qui sera président de la Confédération à 
trois reprises) fait savoir que le Conseil d'Etat a décidé de séparer 
ces deux chaires de la façon suivante:

«A. C/M/'rc <7<? cA/w/c. Un professeur chargé de l'enseignement 
de la chimie, de la minéralogie et de la géologie, donnant des cours 
à l'Académie et dans les deux classes supérieures du Collège 
cantonal dans les limites fixées par la loi. B. C/tatrg
Un professeur chargé de l'enseignement de la physique, de la 
botanique et de la zoologie, donnant des leçons à l'Académie, et 
dans les deux classes du Collège cantonal...» Ainsi, le Conseil 
d'Etat réussit-il à «assurer» l'enseignement de six disciplines 
importantes, tout en séparant la chimie de la physique, en ne 
nommant que deux professeurs. Et ceux-ci auront encore à faire 
des leçons au Collège cantonal. Une telle décision laisse songeur!

Quel triste retour en arrière si l'on pense aux espoirs qu'a fait 
naître la Loi de 1837. Vingt ans plus tard, les charges d'enseigne
ments, envisagées pour un professeur de sciences à l'Académie, 
sont aussi lourdes et pratiquement aussi diversifiées que celles 
d'un simple «régent» de collège. Comment, dans ces conditions, 
ose-t-on encore parler de qualité et d'originalité dans les cours à 
donner et faire allusion aux recherches que les candidats sont 
censés poursuivre ?

En ce premier quart du XIX° siècle, la Haute Ecole de Lausanne, 
comme un certain nombre d'établissements du même type, n'est 
guère en état d'offrir à des hommes de sciences de quoi travailler 



dans des conditions acceptables. Les moyens financiers demeu
rent limités et les laboratoires fort modestes... quand ils existent. 
Les collègues des «sciences morales» se montrent peu favorables 
à partager le petit budget dont ils disposent avec de nouveaux 
venus. Les étudiants attirés par la biologie sont encore rares. 
Lorsqu'on songe à tout cela, et aux lourdes tâches d'enseignement 
imposées, on peut s'étonner qu'il se soit trouvé, malgré tout, 
quelques savants distingués pour accepter des chaires «académi
ques» dans de telles conditions.

Pour la botanique, de 1835 à 1871, se succèdent pas moins de 
huit professeurs extraordinaires (qui correspondent aux profes
seurs honoraires de l'Ancienne Académie). Jean-Balthazar 
Schnetzler, quatorze ans après sa nomination en 1857, est le 
premier professeur ordinaire à occuper cette chaire.

En zoologie, la situation est presque comparable. Ainsi 
Auguste Chavannes, nommé en 1848, n'est «titularisé» qu'en 
1857. Mais, avant lui, l'enseignement est donné sous forme de 
cours libres. A son départ, il est remplacé successivement par trois 
professeurs extraordinaires. Ce n'est qu'un an après la création de 
l'Université que cette chaire est confiée à un professeur ordinaire.

Les premières pages de ce chapitre ont montré l'intérêt que les 
naturalistes vaudois ont porté, dès le début du XVII" siècle, à la 
«science aimable» à propos de laquelle l'herborisation joue alors 
une grande place. Pour Fontenelle «la botanique n'est pas une 
science sédentaire et paresseuse qui se puisse acquérir dans le 
repos et l'ombre d'un cabinet».

Il ne faut pas oublier que beaucoup de nos naturalistes sont 
médecins ou apothicaires. Les «simples» avaient, pour eux, en
core d'autres attraits. Et s'ils les recherchent, c'était surtout pour 
préparer drogues et remèdes. Rousseau n'hésite pas, dans la 
septième promenade des (v. p. 58), à affirmer que de
telles «idées médicinales»... «ne sont assurément guère propres à 
rendre agréable l'étude de la botanique; elles flétrissent l'émail 
des prés, l'éclat des fleurs... toutes ces structures charmantes et 
gracieuses intéressent fort peu quiconque ne veut que piler tout 
cela dans un mortier, et l'on n ' ira pas chercher des guirlandes pour 
les bergères parmi les herbes pour les lavements».

Le goût du temps et les moyens de travail expliquent que les 
premiers botanistes de l'Académie soient avant tout des 
systématiciens. Certains, pourtant, ont de l'intérêt pour 
l'expérimentation. Malgré leurs énormes charges, quelques-uns



L'anco/ie t/es X/pes qui «pousse 
une tige /taute t/'un pie</ et t/emi à 

2 piet/s ... terminée par </e be//es 
//eurs t/'un beau b/eu, grant/es et 

pen</antes; /e /euü/age en est tou//ù, 
</'un beau vert/ gai».

Deux p/ancbes t/e /'Herbier peint 
t/e /?osa/ie t/e Constant. 

Le pavot copue/icot. «Cette espèce 
tt'es/ point ce//e pu/ t/onne /'opium 

<7%/ es/ comme un puissant 
narcotique ... ses cou/eurs brü/antes 

en se c/étacbant t/u /ont/ yaune e/ 
contrastant agréab/ement avec /es 

b/uets, on /a vo/t a/ns/ parmi /e //n 
en //eurs où e//e /orme par ses 

cou/eurs t/e riches /ap/s ... Ses //eurs 
son/ emp/oyèes en /n/usion ... on /es 

t/onne </ans /a coque/uche et /es 
marne </'/rr/tat/on. Tons /es bestiaux 

mangent sans inconvénient /e 
coque/icot, excepté /es chevaux 

auxque/s i/ est nuisib/e. »

réussissent à poursuivre des travaux de recherche originaux, 
souvent de premier ordre.

Fils du pasteur César Chavannes (qui était le frère de Daniel- 
Alexandre, v. p. 34), Edouard-Louis est né le 7 août 1805. Après 
des études à l'Académie, il se rend à Genève et devient l'un des 
meilleurs élèves d'Auguste-Pyrame de Candolle. Celui-ci le charge 
d'entreprendre une monographie du groupe des AKL'r/Tûwés. 
Chavannes réalise un travail remarquable pour l'époque puisqu'il 
traite non seulement de la morphologie et de la tératologie, mais 
aussi des rapports entre la distribution géographique et la taxonomie. 
Tout en rédigeant, sur ces sujets, un monumental ouvrage qui pa
raît en 1833, il s'intéresse aux propriétés biologiques de l'amidon 
et publie, en 1830, à Lausanne chez Samuel Delisle, un intéressant 
Me/Moîrg .sw /e.s' /wj/pw/tA g? M.sayc.s <7<? /a /wp/e <wy/wcc.

Chavannes se rend à Londres pour travailler avec le botaniste 
Robert Brown ( 1773-1858). Ce dernier, en 1827, fait une découverte 
qui va immortaliser son nom. Il observait, au microscope, une 
goutte de liquide lorsqu'il remarque l'agitation ininterrompue et 
désordonnée de petites particules en suspension. En 1881 seule-
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81ment, le physicien Ramsay explique le /MOMvewg/rr brownie/! par 
les chocs dus au déplacement des molécules.

En 1835, le Conseil d'Etat vaudois nomme Chavannes professeur 
extraordinaire de botanique. Il est ainsi le premier «titulaire» 
d'une chaire de biologie ànotre Académie. Ses tâches d'enseignant 
sont énormes car, pour vivre, il est obligé de donner des leçons au 
Collège cantonal, à l'Ecole Normale des jeunes filles, au Collège 
Gaillard et à l'établissement qui deviendra l'Ecole Vinet. «Son 
enseignement, nous dit John Briquet, était vanté pour son charme 
allié à la clarté et à la précision.»

Chavannes renonce à son poste à l'Académie en 1844. Un an 
plus tard, le gouvernement, issu de la révolution de 1845, lui retire 
toutes ses autres fonctions. Dès lors, il reprend ses travaux de 
recherches, s'intéressant notamment à la culture du à
l'inflorescence de l'OrcFA. En 1846, il publie, dans le bulletin de 
la SVS7V, un article de synthèse «Sur la statistique botanique du 
canton de Vaud». Comme beaucoup de membres de sa famille, il 
se consacre à des œuvres philanthropiques et milite dans les rangs 
de l'Eglise libre. Il meurt le 30 août 1861.

Æc/oHazYALouM CTwvannæ es? MH 
e/ève <7MMgt/s?e-Pyra/??e <Ve C#n<7o//e 
à Genève e?, à Londres, cfe 7?o&er? 
ßrown - QW c/ècoMvr?'? /e wonve/nen? 
«&rown?en». 7/ es? /e/?re/n?er 
à occuper une c/?a?re <7e /n'o/og/e 
à /Mcac?éw?'e.

Jean-Marc-Antoine Thury (1822-1905) est un enfant remar
quablement précoce. A treize ans il termine son collège et, à seize 
ans, après des études à Genève, il enseigne déjà au collège 
d'Aubonne. Il fait un bref séjour à Strasbourg (1840) et devient 
«régent» au Collège de Nyon, sa ville natale. Le Conseil de 
l'instruction publique, en 1844, le nomme professeur extraordi
naire à Académie où il succède à Edouard Chavannes. Mais il 
démissionne un an plus tard, avec ses autres collègues, pour 
protester contre le gouvernement. On le retrouve à Neuchâtel où 
il essaie, en vain, de créer un enseignement supérieur libre. 
L'Académie de Genève, à son tour, s'agite et de nombreux 
professeurs doivent être remplacés. C'est ainsi que Thury est 
appelé, en 1851, à la chaire qu'occupait Alphonse de Candolle, 
démissionnaire. Comme à Lausanne, le traitement est insuffisant 
et les professeurs doivent assumer d'autres fonctions. Thury 
enseigne donc les sciences naturelles à l'Ecole supérieure des 
jeunes filles et conserve ce poste pendant cinquante ans. En 1862, 
il fonde un atelier pour la fabrication d'appareils de précision qui 
est à l'origine de 1 'importante Société Genevoise pour la construc
tion des instruments de physique.

A Aubonne, Thury avait fabriqué, pour ses élèves, un télescope 
et toute sa vie il se passionne pour la mécanique. Il n'est donc pas 
surprenant que, l'un des premiers en Suisse romande, il s'intéresse



82

t/n des c/inostats /celui de 
Dr/trocùet, 7SJ/), </ue Marc 77tury 

va mettre au point et /aire connaître.

à la physiologie végétale. On lui doit des mémoires originaux sur 
l'absorption de l'eau par les racines (1853), la transpiration 
(1862), la périodicité de la croissance (1897). 11 publie, en 1896, 
deux articles où il décrit un cathétomètre permettant la mesure 
précise, dans l'espace, de l'élongation d'une plante et un clinostat 
pour des observations sur le géotropisme. Ces instruments vont 
être longtemps utilisés dans les laboratoires de biologie végétale 
pour les travaux pratiques des étudiants. Plus tard, le clinostat de 
Thury est perfectionné par Arthur Maillefer (v. p. 143) qui réalise, 
à Lausanne, des recherches originales sur le comportement des 
végétaux vis-à-vis de la pesanteur.

A côté de son intérêt pour la physiologie, Thury s'occupe aussi 
de morphologie florale du Pd/mgop/MW, d'organographie, de 
systématique des plantes supérieures et des champignons. Il 
publie plusieurs études sur la sexualité, l'origine des espèces, 
l'évolution.

Rodolphe Blanchet (1807-1864) fait des études de pharmacie. 
Il succède à Edouard Chavannes, en 1846, comme conservateur 
du Musée botanique, poste qu'il occupe jusqu'à sa mort. En 1848, 
il est nommé «professeur libre» de botanique, mais il abandonne 
cette fonction l'année suivante.

En 1836, Blanchet édite, au nom de la Société vaudoise des

Quarre /igures extraites de /a 
seconde édition de /'Essai sur Part 

de tailler la vigne et les arbres 
fruitiers <?ue Rodolphe R/anchet /ait 

paraître à Lausanne en 7544. Ce 
/ivre connaît un très gros succès 
auprès d'un /arge public e/ des 

spécialistes. 7/ en est longuement 
question, à /a séance du 27 janvier 

7&53, de /a Société Impériale 
d'agriculture de 7._gon où /e 

7)r Cor/e/ /e présente en /aisani 
son éloge. 

Ë



83sciences naturelles, un Cata/ogae Je.? p/az/tc.? va^ca/a/rg? <ya/ 
croient Ja/M /c Canton Jv EaaJ. Ce livre contient une longue 
liste de noms de végétaux en patois vaudois; la plupart sont tirés 
du «glossaire patois» du doyen Bridel. En 1843, Blanchet rédige 
un CaJJogw Je.? Cryptogame.? Ja Camon Je VaaJ. Il s'intéresse 
à la viticulture et publie en 1844, chez Marc Ducloux, à Lausanne, 
un Æ.s'.so/ .sa/* /'art Je taJ/er /a vigne et /e.? ar/?re?/rMiJer?. Ce petit 
ouvrage connaît un grand succès. L'un des premiers, il s'intéresse 
à l'oïdium et présente, en 1851, à la Société vaudoise des sciences 
naturelles, une communication originale sur cet A?comycète, 
parasite qui commence à dévaster le vignoble vaudois. Blanchet 
se passionne encore pour la géologie du Jura et étudie le mouve
ment de certains glaciers. Enfin il est considéré comme un 
excellent numismate et le Conseil d'Etat le nomme, en 1849, 
conservateur du Cabinet des monnaies qu'il dirige jusqu'en 1864.

Gustave-François Planchon (1833-1900) est nommé profes
seur extraordinaire de botanique en 1860. Il a fait ses études de 
médecine à Montpellier où, très vite, il se spécialise dans l'anato
mie des formes végétales. Son passage à Lausanne, bien que de 
brève durée, puisqu'il n'y demeure que deux ans, ne reste pas 
inaperçu. Avec peu de moyen, il introduit la végéfa/ë
et initie quelques élèves à cette science toute nouvelle.

11 quitte notre Académie pour retourner à Montpellier, puis à 
Paris où il occupe la chaire d'histoire naturelle des médicaments 
à l'Ecole supérieure de pharmacie. Directeur de cet établissement 
de 1866 à 1900, Planchon est membre de 1 ' Académie de médecine 
(1877) et signe de nombreux et remarquables travaux de botani
que et de phytopharmacie. Il introduit, dans les facultés françaises 
de médecine et de pharmacie, l'enseignement de la microscopie 
appliquée qu'il avait commencé à donner à Lausanne.

C'est à Gaechlingen, près de Schaffhouse, que naît le 3 novem
bre 1823, Jean-Balthazar Schnetzler. Il est chargé des cours de 
botanique à l'Académie en qualité de professeur extraordinaire de 
1858à 1859, puis de 1864 à 1871. Cette année-là, le Conseil d'Etat 
en fait un professeur ordinaire. Il va le rester pendant vingt ans, 
mais la maladie l'oblige à une retraite prématurée; il meurt le 
29 juin 1896.

Après de solides études à l'Ecole polytechnique de Stuttgart où 
il obtient un prix de mathématiques, Schnetzler est à Paris avant 
d'accepter un poste de maître de français au Gymnase de 
Schaffhouse. Pourtant les sciences naturelles l'attirent; un jour il 
décide de tout quitter pour reprendre ses études. Le voici à Genève

Jean-Z?a//%azar Sc/ine/^/er ense/gne 
<7'a/?o/<7 /es sc/ences* na/are//es 
aa Co//ège c/e Vevey. C'es/ /à ça 7/ 
pou/saà avec TYenr/ 7Ves//ë - an 
c/n'n?/s/e e/ p/nvrnnvc/en /a&r/can/ c/e 
pou<7re <7 'o.s - 7e.s recAerc/ies ça/ 
aZwa/Zssen/ à /a z/ëcoaver/e c/e /a 
/ar/ne /ac/ée. Sc/ine^/er pa/?//e z/e 
now&reax /ravaax <Pa/go/og/e, 
ße worpAo/og/e e/ <7e p//ys/o/og/e 
vëgë/a/e; cer/a/ns /on/ c/e /a/ 
an p/onn/er en cyfoZn'o/og/e 
exper/wen/a/e.

Des gra/nes <7'ana<7on aa m/croscope 
fgravare <7e J. Sac/is, 7<?7/Z.
E. Cavannes es/ an <7es pre/n/ers à 
/es <7ëcr/7e, e/ /es ë/a<7/an/s /7e
G. P/ancT/on /es o&serven/ aa coars 
<7es e.ve/'c/ces pra//çaes /7e 
/77/croscop/e.
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Che expérience ^ar /a resphat/'on 
4e^ grainej Q'ue Schnetz/er rea/ße 
devant se^ etadiantj igravare de 

J. Sachs, /S6S).

où, très vite, il se passionne pour des travaux de zoologie et publie 
ses premières notes, tout en participant à des courses botaniques 
sous la direction de Georges Reuter (1805-1872), le successeur 
d'Alphonse de Candolle, à la tête du jardin botanique.

A la fin de 1847, Schnetzler est nommé «régent» pour les 
sciences naturelles au Collège de Vevey. 11 y reste vingt-deux ans. 
L'un de ses élèves, F. Duflon écrit: «Il sut captiver l'attention de 
son auditoire par un exposé clair, animé et entraînant: le goût que 
nous manifestions pour l'entendre était tel que, si nous eussions 
mérité une punition, la plus sensible qu'il fût possible de nous 
infliger aurait été de nous priver d'une de ses leçons.» Très vite, 
Schnetzler se fait connaître du grand public par des conférences 
populaires qu' il consacre aux dernières découvertes scientifiques. 
A côté de ses nombreuses activités, il se livre avec son ami le 
chimiste et pharmacien Henri Nestlé, propriétaire d'une modeste 
fabrique de poudre d'os, à de nombreuses expériences. Certaines 
aboutissent, vers 1867, à l'importante découverte de la «farine 
lactée» qui va lancer la Maison Nestlé.

A deux reprises, Schnetzler est invité à donner des cours à 
l'Académie tout en conservant son poste au Collège. La Loi de 
1869, avec la réorganisation des études de sciences, permet à 
Louis Ruchonnet de lui offrir la chaire de botanique. A Vevey, la 
consternation est générale. Un hommage public est décerné à 
Schnetzler qui reçoit, à cette occasion, la bourgeoisie d'honneur.

L'activité qu'il va déployer à l'Académie sera féconde, malgré 
les très nombreuses heures qu'il doit consacrer à l'enseignement. 
Au Gymnase cantonal, il donne des leçons d'introduction aux 
sciences naturelles qui passionnent ses élèves. A la Faculté, il 
assure les cours de botanique générale, descriptive et pharmaceu
tique. «Tous ceux qui ont eu le privilège de l'entendre ont 
conservé de ses leçons si claires, de sa parole alerte et pittoresque, 
une impression durable.... Il dictait volontiers, pour laisser à ses 
étudiants l'expression nette et concise de ses descriptions; mais il 
exposait aussi avec beaucoup d'animation, mettant continuellement 
à profit un réel talent de dessinateur.»^

Avec la réorganisation des Musées, en 1873, la direction du 
Cabinet de botanique, installé dans le bâtiment Morave, est 
confiée à Schnetzler. Il se dépense sans compter pour à mettre en 
ordre les herbiers et les collections, négligés depuis des années. 
Mais il est enfin «chez lui» et peut disposer de trois salles dont

38 Jean Dufour, «Notice biographique sur le professeur Schnetzler». ßa/ietin 
4e /a Société vaadoMe de^ sciences natareZZes, 33, 123, 1897.
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Tune, qu'il partage avec son collègue géologue, est destinée à 
l'enseignement. Il est aidé par un préparateur auquel se joint, plus 
tard, Louis Favrat.

Après s'être intéressé à la physiologie des vers d'eau douce, à 
la production de lumière des vers luisants, à la circulation du sang 
des larves de la grenouille, à la température de certains mollusques 
et à la fécondation des salamandres, Schnetzler publie son premier 
article de biologie végétale en 1852. Il s'agit d'observations sur le 
mouvement des feuilles du robinier. Bientôt suit une étude sur la 
contractilité du cytoplasme des étamines de l'épine-vinette. Un 
mémoire particulièrement complet porte sur l'analyse de lacyclose 
des cellules d'élodée. Schnetzler, à cette occasion, étudie 
méthodiquement les effets de la lumière, de la chaleur, du courant 
électrique... sur la mobilité du cytoplasme. Il consacre plusieurs 
publications à l'action biologique du curare, poison que Claude 
Bernard venait de mettre à la mode. Mieux que beaucoup d'autres, 
Schnetzler utilise le microscope pour ses observations. A ce titre, 
il fait figure de précurseur en cytophysiologie. Ses travaux le 
conduisent peu à peu à l'étude des micro-organismes, des bacté
ries et des algues surtout. Plus d'une fois, il lui arrive de déterminer 
celles que son collègue et ami François-Alphonse Forel (v. p. 92) 
recueille dans le Léman.

Mieux que personne, Schnetzler sait rendre la science popu
laire et ses conférences de vulgarisation attirent de nombreux 
auditeurs. Certaines d'entre elles sont résumées dans un petit livre 
captivant, intitulé Entrct/cnx xm* /a /w/rwhyMc^que publie Benda,

3911 est impossible de citer ici tous les passages savoureux que contient cet 
ouvrage. En voici un où Schnetzler s'amuse de certains botanistes dont la manie 
est de créer de nouvelles espèces en se basant sur quelques détails insignifiants. 
Il rapporte ces quelques vers :

«La voilà donc, enfin! je la tiens, cette plante
Que le divin Linné n'observa pas vivante.
O pétales caducs, stigmate fugitif,
Vous n'échapperez point à mon œil attentif:
Vos merveilles pour moi n'auront plus de mystères!
Je t'adore, ô pistil! je vous salue, anthères!
Que voix-je? un poil articulé, 
A la base de ces nectaires!!
Linné ne l'a point signalé.
Nouveau genre! ! ! il faut le séparer de ses frères,
Et c'est de mon nom seul qu'il doit être appelé...
Son cœur est enivré d'une extase divine,
Un oxygène pur dilate sa poitrine;
Sur un fragile poil il se plaît à bâtir
L'éternel monument de sa gloire à venir, v

Le wouveweu/ du cyZop/aj/ne est 
observé pur Sc/zue/z/er sur 
des* cedu/es de ce type /gravure de 
J. Sucd7 <374/
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Ua zoo/og/E

fouis Favraf je consacre à 
/'enseignenzen/ </u /rançais à /Fco/e 

inz/us/rie/ie. F/;z7o/ogue z/e 
/ornzaZ/on, /rès Zô/ i/ se /ai/ 

connaz/re par z/es /revaux sur /es 
pa/ois e/ sur/ou/ par ses e/uz/es 

rigoureuses //es roses, //es ronces e/ 
//es poZen/i/Zes. Ero/i?sseur à 

/74caz/eznie, // es/ spéc/a/ewen/ 
c/zarge //es excursions /zo/anzgues <?ui 
a/Ziren/ //e Zrès non?/?reux eZuz/ianZs.

en 1873, à Lausanne. Il s'intéresse encore à l'agriculture et au fron
vignoble, et joue un rôle éminent dans la lutte contre le phylloxéra. trav;
Lorsque, en 1870, l'Etat organise les premiers cours agricoles, gem
Schnetzler accepte d'y participer et donne les premiers ensei- loca
gnements de botanique appliquée. p

Ses recherches, résumées dans de brèves notices, au style net et bota
concis, portent encore sur de nombreux sujets tous plus ou moins la s)
en rapport les uns avec les autres. Ainsi, de la morphologie des Mar
Algues il passe à l'étude de leurs pigments et fait de nombreuses rése
observations sur la chlorophylle. Les Bactéries l'entraînent à gém
s'occuper des fermentations à propos desquelles il décrit les effets son
du borax dont, l'un des premiers, il met en évidence les propriétés (19Î
antiseptiques. y a, :

Louis Favrat ( 1827-1893) fréquente F Académie avant de pour- d'ar
suivre des études de philologie à Munich et Leipzig. Rentré au plus
pays, il enseigne au collège d'Orbe. puis à La Chaux-de-Fonds d'ar
avant d'être nommé maître de français à l'Ecole industrielle de méc
Lausanne (1862-1887). Encore étudiant, avec son ami Eugène chai
Rambert, et sous la conduite de Jean Muret, il herborise au bord cell<
du lac, dans le Jorat. Bien vite, il se fait connaître par ses diffi
trouvailles qu'il échange généreusement avec de nombreux cor- de 1;
respondants étrangers. Il s'attache à l'étude de quelques genres Laz
critiques roses, ronces, potentilles et devient l'un des meilleurs dan:
spécialistes de la flore suisse.

Reconnaissant ses mérites, et dans l'intention de décharger F
J.-B. Schnetzler,l'EtatnommeFavratprofesseuragrégé(1881)et  Pari
deux ans plus tard professeur extraordinaire, spécialement chargé l'Ac
des excursions botaniques. Parallèlement, en qualité de suppléant Un ;
puis de conservateur, il s'occupe du Musée de Botanique. Le nair
dévouement qu'il met à remplir cette tâche ne lui permet plus de Aga
s'occuper de son propre herbier. A regret, il se décide à le vendre scie
à l'Ecole polytechnique fédérale, un an avant sa mort. zoo

Elle apparaît officiellement dans les programmes de l'Acadé- (18<
mie à peu près en même temps que la botanique. Dès 1784, le un 1
chimiste Struve, dans son cours d'histoire naturelle, enseigne à la 
fois les éléments des sciences végétale et animale. Daniel- en :
Alexandre Chavannes est nommé professeur honoraire en même voh
temps que Jean Gaudin (en 1820) pour enseigner la zoologie, et le /'
second la botanique. Pendant une cinquantaine d'années, les par
responsables des enseignements de «biologie» se trouvent con- de 1 



frontés aux mêmes difficultés et sont obligés de limiter leurs 
travaux aux domaines de la morphologie et de la taxonomie. Ce 
genre de recherche n'exige pas de grosses dépenses, ni de vastes 
locaux spécialement équipés.

Pourtant, nous avons vu que dans le cadre de la chaire de 
botanique, une diversification se marque assez rapidement entre 
la systématique et la physiologie. Elle est déjà significative avec 
Marc Thury mais se précise avec la nomination de Favrat àqui Ton 
réserve les herborisations pour laisser à Schnetzler la botanique 
générale. La chaire de zoologie, elle, conserve pendant longtemps 
son statut initial. Ses titulaires, jusqu'à la retraite d'Henri Blanc 
( 1929), sont avant tout des morphologistes et des taxonomistes. Il 
y a, sans doute, au moins une raison à cela. En 1869, un cours libre 
d'anatomie est offert à François-Alphonse Forel qui, deux ans 
plus tard, est nommé professeur extraordinaire de physiologie et 
d'anatomie. Avec la création de la section de propédeutique 
médicale (1881), Alexandre Herzen devient le titulaire de la 
chaire de physiologie qui passe à la Faculté de médecine lorsque 
celle-ci est créée en 1890. Dès lors, la physiologie animale, 
difficilement séparable (du moins pour beaucoup de ses chapitres) 
de la physiologie humaine reste attachée à cette dernière Faculté. 
La zoologie proprement dite se diversifie, comme nous le verrons, 
dans d'autres directions.

Henri Hollard (1801-1866), après des études à Lausanne et à 
Paris où il obtient son doctorat en médecine (1824), est appelé à 
l'Académie pour donner, en 1841, un cours libre d'histoire naturelle. 
Un an plus tard, le Conseil d'Etat le nomme professeur extraordi
naire de zoologie. En 1845, il est à Neuchâtel et remplace Louis 
Agassiz. On le retrouve à Paris où il se fait recevoir docteur en 
sciences naturelles (1848). Il occupe successivement la chaire de 
zoologie de Poitiers et de Montpellier.

De nombreux ouvrages témoignent de l'érudition et de l'intérêt 
que porte Hollard à l'enseignement. Il publie, notamment, alors 
qu'il est à Lausanne, des Lgço//^ .s///' /<7 g?g /a nature
(1842) qui correspondent à son cours donné à l'Académie. Il écrit 
un livre élémentaire Prcw/gr coMry ALvoi/'g mzhzrg//g. CoM/Vg 
ÙMtOÙ'g 6?gx <7/7 W7<7MV <7 /' MMgg Jg.s gco/g.s p/7/?7OÙ'g.S ( 1843) suivi, 
en 1844, d'un at/a.v. La même année, il fait paraître, en quatre 
volumes, ses E7uJg.s r/g /<7 /?<7/u/ g pour ^g/ v/'r <7 /'Aùz/Wùj/? Jg 
Z'g^pr/7 gt ccrw (Lausanne et Paris). Cet ouvrage est couronné 
par la Société de la morale chrétienne et approuvé par le Conseil 
de l'instruction publique du canton de Vaud.
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En 7/enrt /7o//ar<7 /a/t paraître à /a /t'Aratr/e De/a/onta/ne à Laasanne
(Georges ßr/r/e/, et/àear/ an Album d'histoire natureiie. Cet oa frage - t'//astré 
c/e trente p/anc/tes /t't/tograp/tt'ées /orntant an at/as t/e 22d /ïgares t/'anintaaA:, 
avec an tah/eaa 5yno/?ti^ae - se vent/ «cartonne» Fr. 70.— et «re/te propre
ment» Fr. 72.—. On reconnaît, <7ans ces trots /otages regroapees, /a gerho/se, 
/e r/a'nocéros et /a gt'ra/e.



Quatre oiseaux /itAograpAiés par /Ve/!/*;' Hoi/art/ 
et tirés <7e son Album d'histoire naturelle QS4-7/ Son/ 
représentés, en Aaut à gauche, /e /oriot et, Cessons, 
/'«oiseau ro_ya/». A c/roite, i'au/rucAe e/ /e gea/.
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^4 C/mva/i/ies' e.s/ /e /iTs <7e
Dcn/eZ-gt /exa/i<7re. y)près <7es è/n<7e.s 

<7e me<7ecwe e/i rtZ/ewagne, i/ æ7 
ziow/nè pro/eMeur r7e zoo/og/e à 

/'Xcac/ew/e. Exce//en/ /a^o/iowÀs/e, 
<7 rappor/e <7^ Brès<7 M/ie iTi/ereMa/i/e 
co/ZecT/oii <7'o/.seaMX e/ <777i.secles <yn/ 

v/e/M eziri'c/i/r /e AVusèe can/o/ia/.
C/iavaxnæ s- 'occupe c/e 7u'o/og/e 
app/lp^ee e/ pn/i/ie <7as ar//c/e.s 

or/'giTwMx ji/r /'è/evage <7e.s* pots.so/M' 
e/ <7i/ ver J .soie.

En 1853, dans son livre intitulé /)p /'/?rw?/?/c g/ dex /'<7cg.s /?M- 
wcvi/ig^, il démontre qu'il n'y a aucune contradiction entre les 
textes bibliques et les données sur nos origines.

Le Conseil d'Etat, en 1848, nomme professeur extraordinaire 
Jacques-Auguste Chavannes ( 1810-1879). Le voilà pour trois ans 
à Lausanne. Après un congé, il retrouve en 1857, comme profes
seur ordinaire, la chaire de zoologie qu'il occupe jusqu'en 1870. 
Il meurt le 16 septembre 1879.

Auguste Chavannes est docteur en médecine (1836) de l'Uni
versité de Heidelberg et complète ses études à Berlin. En 1839, il 
est à Lausanne - comme suppléant à l'Académie - mais repart, à 
la fin de cette année-là, pour le Brésil. Il y reste six ans et réunit une 
précieuse collection d'oiseaux et d'insectes qu'il destine au Musée 
académique. En 1843, il demande à son père, dont on imagine la 
satisfaction, de présenter à la S VSN un mémoire (fort apprécié des 
spécialistes) qu'il intitule SM/' CApécc.s' <7e SatMrmAy
^ér/c/'gg/îg^ 6?M R/As/7.

Très vite, Chavannes s'intéresse à des problèmes pratiques 
«pour augmenter la richesse économique de sa patrie». Ainsi, en 
1853, il adresse, au Conseil d'Etat, un mémoire intitulé 
/'é<7Mc<7Z7OM <7c.v verA à Ao/'e J<M/7.v /c C<7/?/0M Je V<2M<7 et <7e.s moye/7^ 
d e/pp/eye/' /?OM/' y <7éve/<?pper cette /pJM.s't/'/e». Pourtant, ses es
sais, à Tolochenaz notamment, ne donnent pas les résultats es
comptés et le projet d'une industrie séricicole est abandonné. 
Chavannes continue, malgré cet échec, à s'occuper du Rew/Ayv et 
des maladies qui ravagent les magnaneries de France et d'Italie. 
En étudiant le sang des chenilles, des chrysalides et des papillons, 
il arrive à la conclusion que les lépidoptères malades transmettent 
aux œufs puis aux vers une «prédisposition» à diverses hippurémies. 
C'est Louis Pasteur qui va découvrir la nature des agents de ces 
maladies. Les recherches de Chavannes, dans le domaine de la 
pisciculture, vont être couronnées de succès. Au Conseil d'Etat 
toujours, il adresse un rapport sur L'A/ypo/Vawe Ac /'é/evage 
rat/OM/ïc/ <7M /wLS\%w. Il écrit à ce propos: «Il est temps de 
contrebalancer la diminution toujours croissante du poisson; cela 
ne peut se faire que par les moyens de la fécondation artificielle.» 
L'Etat lui accorde un subside de 600 francs pour réaliser des essais 
à Saint-Prex et créer, à Gland et près d'Yverdon, des installations 
d'élevage. L'élan est donné et la réussite totale, en particulier, 
pour la truite.

Chavannes, en 1864, succède à Jean de La Harpe à la tête du 
Musée cantonal de zoologie. Pendant six ans, il consacre beaucoup
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NATURALISTES ET BIOLOGISTES À LAUSANNE

]837-1890

Georges <7u T-'/es.s/.s e/Me/gne /u 
zoo/ogi'e à /'ylcar/erwe oit i/ r/oaue, 
/'Mu <7es premiers, <7es cours <7e 
wicroscoyu'e. 7/ se /aù couuaurc par 
ses travaux sur /a w/cro/auae 
/acusrre e/ /es /ij<7rowe<7u.s'es. C'es/ 
sou a/ui /I ugusie /iar/iey i/u/ a pr/s 
ce//e p/io/ograp/u'e, /e ô sep/eru/ire 
7905.

9t

de son temps à mettre en ordre les collections et à enrichir surtout 
celles d'entomologie. C'est à lui que l'on doit, notamment, les 
plus beaux spécimens de papillons exotiques.

Georges du Plessis (1838-1913) fait ses classes au Collège 
d'Orbe et à l'institut des Frères moraves, à la Cité. Il s'inscrit à la 
Faculté des lettres et sciences mais, dès 1858, continue ses études 
de médecine à Berne. Il obtient son doctorat avec une thèse, qui 
témoigne déjà de son intérêt pour la zoologie, consacrée à l'étude 
De Z'acp'on Je.s* 5u/LSŸ<7/?ces /??é<7/CY//?77V?/CM.se.s' vur /es*
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t837-]890 <?77w;<7/cM/^ (Delafontaine et Rouge, Lausanne, 1863).
Après un séjour à Montpellier, où il se familiarise avec la faune 

des environs, on le trouve à Munich où il suit les cours du 
zoologiste de Siebold. En 1865, il commence, en qualité de privat- 
docent, à l'Université de Beme, un cours sur l'A/Mtcw/e

La même année, il subit avec succès Lexamen exigé 
pour pratiquer la médecine dans le canton de Vaud et s'installe à 
Orbe.

Le Conseil d'Etat, en 1871, le nomme professeur extraordinaire 
de zoologie à la place d'Auguste Chavannes. Il complète ses 
enseignements par un cours de technique du microscope. Il est 
sans doute le premier professeur de notre Faculté à pouvoir se 
libérer de ses obligations durant deux semestres d'hiver. Entre 
1875 et 1876, il fait un stage à Erlangen et travaille avec le 
biologiste Selenka. En 1880, il est à la Station zoologique de 
Naples. Il renonce à sa chaire à la fin de l'été 1885. Désormais, il 
fait de longs séjours à Nice, puis à Villefranche, et finit par 
s'installer à Fréjus, ne passant plus que quelques semaines par 
année à Orbe.

Comme le rappelle Henri Blanc, son successeur, du Plessis 
«...était fort apprécié de ses étudiants à qui il donnait des cours 
originaux, bien documentés, agrémentés de spirituelles boutades». 
A côté de nombreux articles consacrés aux infusoires, il publie 
diverses notes sur les cœlentérés du Léman. Son nom reste attaché 
à l'histoire naturelle des turbellariés d'eau douce et à deux formes 
de rhabdocèles qu'il est le premier à décrire. Il découvre aussi, 
dans notre lac, une nouvelle espèce de némertien et, à Villeroy, 
près de Sète, une méduse paludicole. En 1884, son mémoire 
-SM/* /a /bzme /?/*q/b/7<7c <7c.v .SM/'.vsc.s' est couronné lors de l'as
semblée annuelle de la SHSN, à Lucerne. Sa dernière publication 
( 1910) est consacrée à 1 ' hermaphroditisme du Prosorochmus; elle 
paraît dans la zoo/og/e. Il laisse encore une im
portante étude inachevée sur les hydroméduses qu'il avait com
mencé à étudier en 1879 déjà.

Chargé d'un cours libre à 1 ' Académie de 1869 à 1871, François- 
Alphonse Forel (1841-1912)est nommé professeur extraordinaire 
de physiologie et d'anatomie (1871-1895). Avec son père, le 
juriste François Forel, éminent spécialiste de l'archéologie lacustre, 
il s'initie très jeune à l'histoire naturelle. Il passe sa licence à 
l'Académie de Genève et poursuit des études de médecine à
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Montpellier, puis à Paris et à Würzburg où il obtient, en 1867, son 
doctorat.

Durant plus de cinquante ans, Forel rédige un nombre considé
rable d'articles, témoignant d'une activité prodigieuse dans des 
domaines les plus divers. Mais son œuvre capitale, celle qui lui 
vaudra une notoriété universelle, reste son remarquable ouvrage 
consacré au Lé/Fn//. Trois gros volumes vont paraître en 1892, 
1896 et 1904. Forel est le fondateur incontesté de la limnologie, 
mot qu'il propose lui-même pour désigner tout ce qui se rapporte 
à l'étude des lacs. Alors que l'on croyait les fonds lacustres 
inhabités, le 2 avril 1869 Forel montre que du limon, récolté à 
40 m de profondeur, contient un petit nématode, le Mermis 
aquatilis. Cette découverte l'encourage à poursuivre ses observa
tions non seulement sur le Léman, mais sur les lacs de Neuchâtel, 
de Zurich, de Constance et des Quatre-Cantons. Pour déterminer 
les organismes récoltés, il fait appel à quelques collègues, des 
amis, des étudiants. C'est ainsi que Jean-Balthazar Schnetzler 
détermine les algues, Georges du Plessis les turbellariés, Henri
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Blanc les crustacés, et il faudrait citer encore une bonne dizaine 
d'autres collaborateurs.

Rien de ce qui touche au Léman ne laisse Forel indifférent. Il 
étudie, en 1868, une maladie épizootique de la perche. Dès lors, il 
continue, des années durant, à se préoccuper du rendement de la 
pêche et contribue au développement de la pisciculture vaudoise. 
Il découvre les migrations du zooplancton sous l'effet de la 
lumière. Dès 1873, il réalise toute une série d'expériences sur les 
seiches du Léman, mettant au point des instruments vite classi
ques. En 1879, au cours de son étude des marées observées au 
large de Morges, il réussit à résoudre la fameuse énigme de 
l'Euripe. «Sous le pont de l'antique Chalcis qui relie de ses arches 
l'Eubée à la Béotie, le détroit de l'Euripe montre un courant très 
violent, parfois réglé... parfois «déréglé». Or, si l'on peut facile
ment reconnaître dans le régime réglé de l'Euripe la manifestation 
d'une marée lunisolaire, on n'avait pu expliquer le régime déréglé. 
Forel montre qu'il s'agit d'une superposition, au phénomène 
normal de la marée, d'un phénomène accidentel de seiches ayant 
son siège dans le bassin presque fermé du canal de Talanti, qui 
s'allonge sur trois kilomètres du nord de Chalcis.»'*"

Il étudie encore les rides de fond, les vagues de surface, les 
courants, la température, les jeux de lumière, la transparence, la 
couleur des eaux. Après Charles et Louis Dufour, il observe et 
explique les mirages. Il continue les recherches de son père sur les 
stations lacustres et leurs habitants. «Ce devaient être des demeu
res délicieuses pour les hommes à goûts lacustres que ces cabanes 
de bois bâties au-dessus des eaux. Avoir le lac devant soi, ou au- 
dessous de soi, en être entouré, en être possédé... jouir aussi de la 
variété prodigieuse que devaient donner à l'existence les modi
fications incessantes du lac, tantôt attristé par les teintes grises du 
brouillard... que devait-ce être pour ceux qui avaient su établir leur 
vie, non pas près du lac, non pas au bord du lac, mais dans le lac 
même?»**'

Le procès <7// Lé/rza/? auquel Forel prend une part active, décide 
d'une nouvelle orientation de ses travaux. Devant le Tribunal 
fédéral, les experts vaudois rejettent la responsabilité des crues 
désastreuses du Léman sur les installations hydrauliques du bout 
du lac. Les Genevois eux, pour se défendre, en accusent la fonte 
excessive des glaciers valaisans. Forel entreprend une vaste en-

Paul-Louis Mercanton, «Foret, son œuvre en géophysique». BM//ehM (7g /a 
Société raM(7(M.se (7e.s- .scieMce.s Ma/wrV/g.s, 49, pp. 181, 312, 1913.

4'Le LéMMM, tome III, p. 448, 1904.



95quête qui aboutit à ia publication, dès 1881, des /g^
<7g.s g/ac/gr^ .SM/.s.sg.S'. Puis, il aborde l'étude 

des tremblements de terre; ses rapports sont à l'origine de la 
fondation, en 1901, de l'Association sismologique internationale. 
Il lance les premiers ballons-sondes, pour des observations 
météorologiques, vers les hautes régions de l'atmosphère.

Forel est impliqué dans bien d'autres activités encore. Il dé
nonce le péril dû au phylloxéra et obtient du Grand Conseil (5 juin 
1871) un décret qui donne au Conseil d'Etat pleins pouvoirs pour 
combattre cet ennemi de nos vignes. A partir de 1899, il publie une 
série d'articles mettant en évidence l'importance de la tempéra
ture sur le taux en sucre des raisins et fait paraître, tous les dix 
jours, à l'usage des vignerons, les statistiques thermométriques 
mesurées au Champ-de-l'Air. Passionné d'archéologie, il décou
vre les cimetières du Boiron et de la Moraine et dépose, au Musée 
cantonal, une prestigieuse collection d'objets de l'âge du Bronze. 
Et lorsque Forel se penche sur des problèmes d'histoire locale, 
c'est encore vers le Léman que le portent ses intérêts, qu'il s'agisse 
d'une étude fouillée sur les règlements de vente de poissons à 
l'époque savoyarde ou de l'usage des signaux à feu.

Dans le cadre de notre jeune Faculté des sciences, Forel exerce 
une influence rayonnante sur ses collègues et sur ses étudiants. 
Maître enthousiaste, observateur et expérimentateur, homme de 
terrain et de laboratoire tout à la fois, il est un savant dans le sens 
le plus large du terme, l'un des plus éminents de notre Haute Ecole.

Samuel Bieler (1827-1911) fait une carrière tardive à l'Acadé- 
mie. Il y donne, de 1872 à 1877, un cours libre de zootechnie, puis, 
jusqu'en 1881, un enseignement facultatif de microscopie ani
male. A la création de l'Université, il est nommé «professeur 
libre» de zoologie appliquée.

Après des études à Genève, Bieler fréquente l'Ecole vétérinaire 
d'Alfort et, en 1865, s'installe à Lausanne. En 1876, il prend la 
direction des cours agricoles puis de l'institut agricole du canton 
de Vaud (1887-1903). Avec Jean Dufour et Emest Chuard, il 
fonde, en 1888, la CTïronnyMg agr/co/g qui, quinze ans plus tard, 
devient la Tgrrg v<2M<7oAg dont il assume la rédaction. Bieler 
publie un grand nombre de travaux originaux et d'articles de 
vulgarisation sur le bétail, le lait, les fourrages, les ancêtres des 
animaux domestiques, l'hygiène. Par ses écrits, son enseignement 
à l'Académie, à l'Université et à l'Ecole d'agriculture, ses confé
rences, Bieler exerce une influence considérable sur le dévelop
pement de l'agriculture en terre romande.

Or/g/na/re <s/74/nerà/ae, /e/y/ry/Zoxera 
es/ an /nsec/e Aezn/p/ère <7e /rè.s /?e/;7e 
ta/7/e. 7/ v/7 .sw /es v/gnes saavages 
MM /ear na/re, /na/s con/n/e/ c/e gros 
<7egâ/.s snr /e.s v/gnes cu/nvées. 
Apparu e" Trance en <7 
s7'n/ro<7aâ //ans /e wgno7/e vaar/o/.s 
<7è.s /&M.



96 Sous l'Ancien Régime, le corps enseignant de l'Académie 
appartient presque exclusivement à la petite noblesse et à la 
bourgeoisie locales. La situation financière faite aux professeurs
- mais les documents sont peu nombreux - ne paraît pas 
préoccupante. Leur charge est enviée et ils occupent une situation 
privilégiée dans la bonne société lausannoise. Grâce à leur fortune 
personnelle, ceux qui enseignent les sciences utilisent, le plus 
souvent, leurs propres collections d'instruments de physique, 
leurs herbiers et les échantillons de leurs cabinets d'histoire 
naturelle.

La situation change progressivement dès le début du XIX" 
siècle. Le Conseil académique et le Petit Conseil se rendent 
compte que, pour avoir des professeurs qualifiés, il faut que l'Etat 
fasse un effort particulier pour les payer convenablement. Ainsi, 
dans son rapport de janvier 1830, où il est question de la création, 
pour la première fois, d'une chaire d'histoire naturelle générale, 
André Gindroz prend bien soin de préciser le montant du traite
ment minimum du futur titulaire. La somme de 1600 francs, par 
année, est proposée. En comparant avec les salaires du temps, 
celui-ci est honorable et ne semble pas être un obstacle pour 
trouver un bon candidat.

En réponse à une demande du Conseil de l'instruction publi
que, le recteur César Dufournet, professeur de théologie de 1821 
à 1868, écrit le 21 septembre 1849 : «En envisageant ce que 
l'article 194 de la Loi dit de la nature de l'enseignement comme 
si elle eût parlé de la difficulté de l'enseignement, je crois que je 
diviserais les enseignements à ce point de vue là en deux classes 
générales : savoir, les enseignements que je nommerais moraux, 
embrassant les sciences littéraire, historique, philosophique, 
théologique et juridique, et les enseignements embrassant les 
sciences mathématiques, physiques et naturelles. Pour les ensei
gnements moraux, je distinguerais encore, toujours sous le même 
point de vue, les enseignements qui exigent la connaissance des 
langues anciennes. Ce sont ceux-là que je placerais au premier 
rang sous le rapport de la difficulté, puis les autres enseignements 
moraux, puis enfin les enseignements math, phys., etc. C'est à 
cette échelle que je m'arrêterais, en fixant la distance respective 
des échelons d'après les considérations qui précèdent.»

On devine sans peine dans quelle estime, Dufournet et ses 
collègues des «sciences humaines» tenaient les quelques profes
seurs chargés de renseignements des sciences. En lisant ce 
rapport, on comprend que son auteur, «inamovible et vénérable»
- comme aimait à l'appeler, non sans malice, Alexandre Vinet -
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juge opportun de recevoir le traitement le plus élevé. Le physicien 
et le naturaliste, des «concurrents» nouveaux venus, n'ont qu'à se 
contenter de plus modestes rétributions.

Une telle discrimination entre les professeurs des différentes 
facultés semble bien n'avoir été appliquée que très rarement, la 
règle voulant que tous reçoivent le même traitement. Pourtant, des 
exceptions existent, que confirme l'article 100 de la Loi de 1869, 
«le traitement des professeurs ordinaires est fixé par le Conseil 
d ' Etat, d ' après le nombre de leçons et la nature de 1 ' enseignement, 
dans les limites de 3200 à 4000 francs. Pour appeler à l'Académie 
des professeurs distingués ou pour les retenir, le Conseil d'Etat 
peut augmenter d'un quart ce traitement et leur allouer une part de 
la finance des externes qui suivent leurs cours.»

Il semble bien que, cette fois, la situation s'est retournée en 
faveur des enseignants de laFaculté des sciences. Certains d'entre 
eux sont privilégiés puisqu'ils reçoivent un traitement maximum 
sans être nécessairement les plus chargés. C'est le cas notamment 
de Jean-Balthazar Schnetzler, le professeur de botanique, qui, 
au moment de la création de l'Ecole de Pharmacie, touche 
4000 francs.

La Loi de 1881 reprend intégralement 1 'article cité plus haut en 
le modifiant toutefois sur un point: le Conseil d'Etat peut augmen-
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NATURAusTEs ET BtoLooisTEs À LAUSANNE tgy de moitié, et non plus d'un quart, le traitement d'un professeur 
!837-t890 tout particulièrement à s'attacher. Eugène Rambert

exige, pour quitter Zurich et revenir à Lausanne ( 1881 ), la somme 
de 6000 francs, qui lui est accordée. Et l'on sait que le professeur 
de chimie Henri Brunner gagne deux fois plus que son collègue, 
le théologien Henri Vuilleumier.

Le zwâ/e <L/ /Mcane ce/^vo/a/U. 
t/w <7ess;n a<7Mwe//é cfe Car/o

Mais il faut se garder de généraliser. Par rapport à certains de 
leurs aînés, les nouveaux nommés sont généralement mal payés. 
11 faut dire, si l'on s'en tient à la seule Faculté des sciences, que 
ceux-ci, bien souvent, sont nommés très jeunes. Georges Brélaz 
(1831-1906) enseigne la chimie à l'Ecole industrielle dès 1851- 
il a donc vingt ans - avant d'être nommé à la Faculté. Louis Dufour 
(1832-1892) a vingt et un ans lorsqu 'on 1 ' appelle (1853)àla chaire 
de physique. Henri Dufour (1852-1910) a deux ans de plus quand 
il succède (1875) à ce dernier. Eugène Renevier (1831-1906) en 
a vingt-cinq et Henri Blanc (1859-1929) vingt-quatre au moment 
où le Conseil d'Etat leur confie, à F un puis à F autre, l'enseignement 
de la zoologie.

Très peu de professeurs protestent au sujet de la modicité de 
leur traitement ou des tâches d'enseignement, pourtant très lour
des, qu'ils doivent assumer. Ils n'hésitent pas à se plaindre, par
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99contre, des mauvaises conditions dans lesquelles ils sont obligés 

de faire leurs cours.
Jean-Balthazar Schnetzler écrit, le 22 octobre 1867, au recteur: 

«Mes leçons de botanique à l'Académie ont lieu de 3 à 4 h. et de
4 à 5 h. Or, en hiver il faut éclairer la salle surtout le jeudi de 4 à
5 h. Jusqu'à présent nous avons eu un éclairage suffisant pour le 
professeur, mais les étudiants ne voyaient pas assez clair pour 
prendre des notes. » Puis c 'est le recteur Jules Marguet qui réclame 
au Département (octobre 1873) le changement des médiocres 
lampes à huile qui ne permettent pas d'éclairer la salle académi
que. Il est vrai que la dépense, pour trois becs de gaz avec 
réflecteur, dépasse 190 francs! Le président Eugène Renevier 
s'adresse le 17 décembre 1875 au chef du Département: «J'ai 
l'honneur de vous transmettre une pétition des étudiants de la 
Faculté des sciences, relative au chauffage insuffisant de l'audi
toire, joint au musée géologico-botanique. Je puis attester que par 
les grands froids de ces temps passés, j'y ai souffert du froid, 
quoique je parle toujours debout et souvent en marchant. A bien 
plus forte raison les étudiants qui sont assis tranquilles et qui 
écrivent devaient-ils en souffrir. Or ces grands froids avaient fait 
fondre mon auditoire; dans certaines leçons plusieurs étudiants ne 
venaient plus pour cette raison, à ce que l'on m'a assuré. Il en 
résulte donc, outre le tort que cela peut faire à la santé des jeunes 
gens assidus, un tort réel à l'enseignement général. Je n'incrimine 
nullement le concierge qui m'a assuré qu'il chauffait autant qu'il 
pouvait, mais je constate que le système de chauffage est insuffi
sant. Ne pourrait-on pas acheter de la tourbe pour joindre au bois 
de sapin, c'est en général le seul moyen de chauffer convenablement 
avec des poêles en catèles, et surtout de leur faire conserver leur 
chaleur un peu longtemps.» Enfin, à son retour d'un voyage 
d'étude en Allemagne, Georges du Plessis, professeur de zoologie 
depuis 1870,rédige,le 1 "'juillet 1876,unlongrapportàl'intention 
du Département. Il compare notamment, et non sans amertume, 
les moyens dont il dispose, pour ses enseignements et ses recher
ches, avec les conditions nettement plus favorables, faites dans les 
plus modestes des universités allemandes.

Si les conditions de travail des professeurs de la Faculté des 
sciences ne sont guère enviables, celles des étudiants ne valent pas 
mieux. Emile Kopp, nommé à la chaire de physique et de chimie 
le 3 septembre 1849, adresse, après deux semestres d'enseigne
ment, un rapport au Conseil de l'instruction publique. Il demande
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notamment que Ton «facilite aux étudiants et en général aux put
citoyens vaudois, désireux de s'instruire pratiquement par les non
manipulations et les expériences, l'entrée au laboratoire en les y pro
admettant soit gratuitement, soit à des prix réduits». de '

Dans ce même document, Kopp se plaint de l'aide dérisoire du son
préparateur, payé 400 francs par an, qui lui est attribuée. Il n'est /h/i
pas plus satisfait du travail d'une femme... chargée de laver les I
vases, verres, etc. du laboratoire et de veiller à la propreté du local. rap
«Elle ne vient que tous les deux jours...» Après un cours sur seit
l'hydrodynamique, Kopp est demeuré «plus d'une demi-heure à du <
épancher l'eau et à nettoyer le plancher». Il se décide alors à de 1
demander au Conseil d'Etat la création, pour l'un de ses étudiants, but
d'un poste d'aide-préparateur. Sur ce point, au moins, Kopp est dar
entendu. François-Louis Béranger, le fils d'un pharmacien lau- les
sannois, a le privilège d'être le premier assistant d'un professeur inf<
de la Faculté des sciences. dar

Il n'est pas facile pour des jeunes gens qui souhaitent acquérir sys
une formation scientifique d'entrer à l'Académie. Ceux qui pas- tiot
sent par l'Ecole moyenne ne peuvent suivre les cours de la Faculté mi]
des sciences en qualité d'étudiants réguliers que s'ils réussissent tun
un examen de latin et de grec. Une fois inscrits, ils doivent dat
s'astreindre, durantleurs études àl'Académie, àuncertainnombre noi
de cours de langues anciennes. qut

Ainsi Georges Brélaz, futur professeur de chimie, ayant réussi adi
les épreuves d'admission, demande, le 23 novembre 1850, de ex(
pouvoir - tout en étant étudiant régulier - se vouer seulement à trè;
l'étude des sciences sans être obligés de suivre d'autres enseigne- loi
ments. Le recteur Jean-Joseph Hisely, professeur de latin, répond cet
que l'admission, après examen, des élèves venus de l'Ecole 
moyenne ne concerne que «ceux qui se décideraient à suivre la soi
carrière des Lettres, de la Théologie ou du Droit». Il ne reste donc de
à Brélaz qu'une seule possibilité, accepter d'être c.r/c/w. 1'4
Pourtant, le Conseil d'Etat, interprétant le règlement d'une façon II (
nuancée, accepte que ce jeune homme soit inscrit en qualité me
d'étMe/Lw Georges Brélaz paraît bien avoir été le pre- me
mier étudiant en sciences de l'Académie.

Les étudiants ne semblent pas s'être manifestés souvent auprès co
des autorités. Pourtant, on vient de voir comment le Conseil Fa
d'Etat, contre l'avis du rectorat, a donné raison à l'étudiant Brélaz.
En 1859, le Sénat, qui correspond alors à une sorte de comité mi
formé par les représentants des étudiants, réagit fort à propos Ce
contre un nouveau règlement.Cette année-là, le botaniste Rodolphe ph
Blanchet (v. p. 82) rédige, au nom du Conseil de l'instruction pr<
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publique dont H est vice-président, un règlement provisoire. Au 
nom des étudiants qui n'apprécient guère ce document, le Sénat 
proteste énergiquement. Il reproche notamment au Conseil d'Etat 
de vouloir appliquer les méthodes proposées par Blanchet dans 
son livre intitulé Æ.s.sa/ .s w /'ait de fm'/Zer /a vigne et /e.s or/i/c.s'

Le 8 novembre de l'année d'après, le même Blanchet, rédige un 
rapport qui met sérieusement en cause l'avenir de la Faculté de 
sciences et, bien sûr, celui de ses étudiants. «La minorité (il s'agit 
du Conseil de l'instruction publique) voit avec regret une fraction 
de l'Académie pousser à des dépenses hors de proportion avec le 
but et le résultat; la section des sciences ne comporte qu'nn élève 
dans la volée supérieure et encore nous doutons qu'il ait subi tous 
les examens de promotion; nous ne savons s ' il y en a dans la volée 
inférieure : ces dernières années, il n'y a eu qu'un ou deux élèves 
dans chaque volée et les examens ont beaucoup laissé à désirer. Ce 
système entraîne des dépenses considérables...» Il est alors ques
tion d'une somme de 9400 francs. Et le rapport poursuit : «...La 
minorité avait proposé de faire alterner les cours de sciences na
turelles; rien n'était plus simple; c'est le système admis même 
dans les académies où l'on a un grand nombre d'étudiants et chez 
nous pour la Faculté de droit qui a pourtant une /wporta/icc 
que celle des Sciences. La minorité fait connaître qu'on lui a 
adressé souvent des observations à ce sujet, sur les dépenses 
excessives que l'on fait pour mic <7^ tandis que l'on est
très regardant pour d'autres objets de première nécessité et que la 
loi rend obligatoires. Elle propose en conséquence de ne pas faire 
cette année de nomination pour la chaire de géologie.»

La situation de la Faculté des sciences et le sort de ses étudiants 
sont bien incertains. Que vont-ils devenir? Et voici que, une fois 
de plus, contre les avis du Conseil de l'instruction publique et de 
l'Académie elle-même, le Conseil d'Etat intervient avec fermeté. 
Il décide les subsides indispensables qui garantissent non seule
ment son existence mais permettent d'envisager son développe
ment.

Il suffit d'ailleurs de jeter un œil sur le tableau ci-dessous pour 
constater que nos autorités ont eu raison de faire confiance à la 
Faculté des sciences.

Jusqu'en 1876, aucune étudiante ne suit les cours de l'Acadé
mie. Cette année là, Bertha Schatzmann est autorisée par le 
Conseil d'Etat à s'inscrire en qualité d'exteme en section de 
pharmacie. C'est encore en Faculté des sciences, mais en 
propédeutique médicale cette fois que, dix ans après, quatre

Evolution du nombre des 
étudiants en Faculté des 

sciences 
(quelques repères 
chronologiques)

7355 7
7390 56
7900 207
7970 355

7976 417
7930 504
7934 556
7933 760



102 NATURALISTES ET BIOLOGISTES A LAUSANNE étudiantes sont admises, mais toujours comme externes. L'une 
d'entre eiles, Clémence Broyé, étudiante régulière dès 1887, est la 
première femme médecin de nationalité suisse à s'établir à Lau
sanne^-. Le 11 janvier 1886, le recteur annonce que les étudiantes 
sont désormais admises à l'Académie. Le Grand Conseil, le 6 mai 
1890, vote une nouvelle loi dont l'article 35 précise: «Les condi
tions sont les mêmes pour les deux sexes.»

Il ne faut pas oublier que, dans le canton de Vaud, aucune école 
ne permet aux jeunes filles d'acquérir le baccalauréat. Les futures 
étudiantes en biologie, par exemple, doivent, pour être admises à 
la Faculté des sciences, réussir des épreuves d'admission. Il faut 
attendre 1899 pour qu'un diplôme, donné par l'Ecole supérieure 
communale de jeunes filles de Lausanne, soit reconnu par la 
Faculté des sciences et permette aux étudiantes d'être internes 
sans examen. Sans doute, ont-elles la possibilité de suivre les 
enseignements du Gymnase cantonal; les mœurs du temps, ce
pendant, leur en interdisaient l'entrée. En 1906, une première 
élève s'inscrit au Gymnase scientifique et, deux ans plus tard, une 
autre fréquente le Gymnase classique.

Pour l'année académique 1904-1905, sur les treize étudiantes 
suisses immatriculées, huit suivent les cours de la Faculté des 
sciences. Il faut cependant ajouter que, cette année-là, 242 étu
diantes étrangères (dont 230 Russes) sont inscrites à l'Université 
qui compte alors 740 étudiants.

On sait très peu de choses sur les lieux où se donnent les 
premiers enseignements de l'Académie de 1537. Des inscriptions 
trouvées sur le tombeau d'Othon de Grandson, dans le chœur de 
la Cathédrale, laissent supposer que certains cours se déroulent 
dans le «Grand Temple». D'autres se font dans les maisons 
capitulaires où habitent certains professeurs. La construction de la 
«Grande Maison» de la Cité commence au printemps 1579, sous 
la direction des architectes de LL.EE, Jordan et Salchy et du maître 
d'œuvre lausannois Antoine Vallon. Le 24 avril 1587, F Académie 
prend enfin possession de son bâtiment.

En trois siècles, de nombreuses transformations vont modifier 
la construction de 1537. Seuls quelques importants travaux con
cernant l'enseignement des sciences seront mentionnés ici. En

42 Helena Volet-Jeanneret, «Notes sur les premières étudiantes suisses à 
1 Université de Lausanne (1890-1914)». 96 81-95
1988.



1749, la bibliothèque, riche d'un nombre important d'ouvrages de 
physique et d'histoire naturelle, est installée dans un nouveau 
local aménagé par l'architecte Gabriel Delagrange. En 1788, une 
pour la physique est construite. En 1818, quatre fenêtres du second 
étage du bâtiment central sont agrandies, malgré une forte oppo
sition, afin que soit mieux éclairé un vaste local destiné aux 
collections d'histoire naturelle. En 1825, quelques laboratoires 
sont crées et le Musée cantonal dispose de plus d'espace. Dès 
1859, l'Académie commence à occuper des maisons voisines.
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L/w vive Je /a yâ(?aJe OMM/ Je 
/'XcaJemie, vers 7M0, nvec <7M 

premier p/an /e roJ Je /a Grenelle 
/MJe en 7<$747 ef /a /manJene 

coiMli-tiâ^ en 7774 grâce â TLi'/Zi'an? 
TVa/JnnanJ.

i'.TT _______ _ .-.-.H-nrsiLiJLaii

A peine ie bâtiment est-ii terminé que de grands projets pour 
F agrandir sont présentés. Aucun n'aboutit, mais il vaut la peine de 
rapporter ici deux de ces études particulièrement intéressantes. 
Vers 1626, le bailli Marquard Zehender propose de doter le 
bâtiment d'une annexe au sud qui aurait été parallèle à l'aile 
septentrionale, édifiée en 1585, et destinée au logement du 
«Principal». Les travaux ne se réalisent pas, mais l'idée d'un 
aménagement de ce genre va être reprise, en 1825, par Adrien 
Pichard. Celui-ci, en effet, dessine les plans de deux annexes. La 
première (assez proche, dans sa situation, de celle du projet de 
1626) est perpendiculaire à la maison capitulaire prolongeant, au 
midi, le bâtiment principal. La seconde, à angle droit par rapport 
à cette dernière, longe la rue de la Cité-Devant en s'approchant de 
l'aile nord. Pichard loge le Musée d'Histoire naturelle dans 
1 ' annexe sud, des laboratoires de sciences et 1 ' auditoire de médecine 
et de chirurgie dans le bâtiment du «Principal» et la bibliothèque 
cantonale dans l'aile parallèle à celle du bâtiment de 1587.

La Loi de 1869 va permettre à la nouvelle Faculté des sciences 
de se développer et d'atteindre le niveau que souhaitait, pour elle, 
Louis Ruchonnet. Le Grand Conseil est cependant loin d'être 
unanime, et bon nombre de députés trouvent que l'on dépense trop 
pour l'Académie en général et pour les enseignements scientifi
ques en particulier. Mais le corps professoral, satisfait d'avoir 
obtenu les chaires souhaitées, n'ose pas trop insister sur un 
problème pourtant essentiel, celui de «loger» les laboratoires et les 
collections. En 1872, les «cabinets» de botanique et de minéralogie, 
alors fort mal installés dans le bâtiment académique, sont déplacés



Le cours <7e /Mcat7ëw/e, &or<7ée par 
/a/aca<7e est contre /a^ae//e s'appuie 
/a lotir r/ite <7e Cesra/ier e/ par / 'ai'/e 
aon7 pu/ va servir <7e «waison <7u 
Praicipa/». Celte c/ertii'ère abrite, 
t/e 7&?J à 7<%2, Z'Æco/e norma/e <7es 
gardons, pats /a LiL/i'ol/ièt/ue 
car/oaa/e e/ t7es' /ocaax c/a A7asëe c/e 
sciences nature/Zes.
P/iotograp/aë prise vers 7977.
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dans ]'ancienne «Maison Morave» qui donne sur la place de la 
Cathédrale et sur la rue Saint-Etienne. On y aménage une salle de 
cours et quelques locaux pour les enseignements.

Dans sa séance du 23 mai 1873, le Grand Conseil consacre un 
long débat à la création d'une Ecole de pharmacie. Le député 
libéral Jules Roguin, ancien conseiller d'Etat, se livre alors à une 
vigoureuse attaque du projet et dit notamment: «Résolvons d ' abord 
la question des bâtiments, ne créons pas de nouveaux appendices 
sans savoir où nous les mettrons...» Le problème des locaux est 
donc à l'ordre du jour. Mais les solutions proposées ne sont que 
des expédients plutôt impropres à résoudre les graves difficultés 
auxquelles se heurtent, longtemps encore, les professeurs de 
sciences expérimentales. En automne 1873, l'Ecole Industrielle 
quitte ses bâtiments de la place du Tunnel pour s'installer dans 
1 ' immeuble de 1 ' ancienne Ecole de Charité que 1 ' Etat vient d ' acheter 
au bas du Valentin, face à la place de la Riponne. Profitant des 
lieux devenus vacants, la nouvelle section de pharmacie va 
occuper, au nord de la place du Tunnel, les maisons Mello-Losio 
(N° 11) et Charles Thévenaz (N" 12 et 13). Les laboratoires de 
chimie s'y installent peu après. Quant à certains cours (physique, 
botanique), ils se donnent provisoirement dans une des salles de 
l'Ecole industrielle et dans un local de la Maison Morave.

En janvier 1881, le Grand Conseil adopte un décret prévoyant 
la construction d'un laboratoire de physique, à la place du Châ
teau. Cet édifice correspond à l'aile sud de ce qui deviendra, 
quinze ans plus tard, l'Ecole de chimie et de physique. C'est donc 
à la Cité-Derrière, entre les deux anciennes casernes, que se dresse
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An p/uce Ae /u bipenne, vers 7975, 
avec sur /a Aroi'/e, /a Grene//e 

/cons/rui'/e en 755^7 e/ Aé/no//e en 
7937). X gaucAe, /e Co//ège c/uss/q'ue 
Auns un Aû/ùnen/ inauguré en 7S27.
An 7 <373, /'Ain/ rucAè/e /7mmeu0/e 
pour j' /oger /'Aco/e /n<7u.sr/'/e//e e/ 

cer/ai'nes sa//es Aes/i'nées à /u Pucu/Zé 
Aes sciences, pour /*en.se7gnewen/ Ae 

/u pA_ysiAue e/ Ae /a Ao/unique 
no/ummen/.

Au por/i'e norA Ae /u p/uce Au
Punne/, vers 7905, uvec ses 

AnmeuO/es /7es numéros 77, 72 e? 73J 
<7Ui von/ uArZ/er /u sec//on <7e 

p/iurwucie e/ /es /uAoru/o/res <7e 
cA/mi'e uvun/ <yu 77s so/en/ /ns/u//és ù 
/u p/uce Au CAû/euu. Ae /uOoru/o/re 

Ae zoo/og/e e/ A'unu/omi'e compurée 
occupe /u mu/son por/un/ /e numéro 

70 y'uspu'ù son emménugemen/ uu 
Pu/u/s Ae Aum/ne.

la CO/ÎSt/'MA/ZO/? /<2 p/o.S' /A7jPO7Ÿ<7777g <7A57/AAe À /McaJcW/'e /7gpU/3 
cg//g /////' 7*ep7OA/e À 7557. Terminé en 1884, ce bâtiment abrite les 
ateliers, les laboratoires et la salle de cours de physique ainsi que 
des locaux réservés à l'enseignement de propédeutique médicale.

En août 1889, le Grand Conseil adopte, pratiquement sans 
opposition, le projet de construction d'une Ecole de chimie 
chargée de compléter, par un seul bâtiment, le laboratoire de 
physique. Cet édifice est construit sur 1 ' emplacement de la caserne 
de la milice, à l'est de la place du Château, et entraîne la destruc
tion de la Porte Saint-Maire. L'Ecole de chimie et de physique, 
dont on déplore très vite qu'elle ait été construite à cet endroit, est
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]07inaugurée le 22 octobre 1893. Le nouveau bâtiment abrite à 
l'origine, le laboratoire de physique (Henri Dufour), celui de 
chimie (Henri Brunner) et celui de microscopie botanique (Jean 
Dufour). En 1894, on y installe le laboratoire de chimie agricole 
(Ernest Chuard), puis celui de bactériologie (Bruno Galli-Valerio) 
et de botanique systématique (Emest Wilczek), ainsi qu'un atelier 
de photographie. Ce dernier est confié d'abord à Marius Blanc, 
privat-docent, puis à Rodolphe Reiss qui en fait, en 1903, l'institut 
de police scientifique. Au pied de l'Ecole de chimie et de physi
que, à l'est, sur les talus qui dominent la rue de Couvaloup, le 
jardin botanique de l'Université est aménagé (v. p. 114).

Les locaux de la place du Tunnel, remis en état et complétés par 
la location de l'immeuble Sollichon (N° 10), abritent les labora
toires de minéralogie, de zoologie et d'anatomie comparée avant 
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La p/ace Pa 7ufine/ e/, aa centre, /a 
rue Pe /a RorPe <pp Pesce/iP Pe /a 
PonPase. rl Croire, ^ue/^ues-uuj Pes 
Mrùwenry <?ue /a PacuPe Pes sciences 
va progressv'vemen? occuper Pès 
7^7S. La p/io/ograp/u'e a elé prise 
vers 7P00.

que ceux-ci ne s'installent au Palais de Rumine (1905). Le 
laboratoire d'électricité industrielle, créé par Adrien Palaz, le 
futur directeur de l'Ecole d'ingénieurs à qui l'on doit la construc
tion du réseau des Tramways lausannois, est également logé 
dans les bâtiments du Tunnel.

On installe provisoirement, avant qu'ils ne trouvent eux aussi 
place au Palais de Rumine, le laboratoire de botanique et l'herbier 
cantonal dans le bâtiment Vemier nouvellement édifié au sud de 
la place du Château, entre les rues de la Cité-Devant et de la Cité- 
Derrière.

C'est en 1898 que commence, à la place de la Riponne, la 
construction du Palais de Rumine, le troA/'è/pe (après celui
de 1587 et l'Ecole de chimie et physique de 1893) destiné à notre 
Haute Ecole. Il faut plus de dix ans pour que s'achève cet
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important édifice, inauguré le 3 novembre 1906. La Faculté des 
sciences y occupe une place de choix. En effet, les laboratoires de 
botanique, de zoologie et des sciences de la Terre y sont installés 
en même temps que les musées cantonaux de sciences naturelles.

C'est à la générosité de Gabriel de Rumine que l'on doit le 
«Palais» qui porte son nom. Son père, le prince Basile-Wilhelm de 
Rumine, est conseiller de l'empereur de Russie Nicolas IT Après 
son mariage, à Moscou, avec Catherine Schahowskoy, le prince, 
en possession d'une fortune considérable, quitte son pays et 
s installe, en 1840, à Lausanne. C'est là que naît, le 16 janvier 
1841, Gabriel. A treize ans, celui-ci entre au Collège Gaillard. 
Mais, en 1856, sur le conseil du naturaliste Jean de La Harpe 
(v. p. 118), médecin chef de l'Hôpital cantonal, sa mère lui donne 
un précepteur, le botaniste et géologue Charles-Théophile Gaudin. 
Ce dernier développe chez Rumine une véritable passion pour les 
sciences naturelles. Ensemble, ils étudient la flore du bassin 
iémanique et les végétaux fossiles de Rivaz. Ils entreprennent, en 
naturalistes, des excursions en Suisse, en Italie. Rumine devient 
membre, en 1858, de la Société vaudoise des sciences naturelles. 
L année d'après, il entre à l'Académie, comme étudiant en scien
ces. Il s'inscrit, en 1861, à l'Ecole spéciale et en sort avec le 
diplôme d'ingénieur-constructeur (juin 1864).

A 1 intention de son élève et avec l'aide financière de M"^ de 
Rumine, Gaudin conçoit un «Musée industriel». Ses propres 
collections, complétées, sont exposées dans un bâtiment construit 
à cette occasion (l'actuelle Salle Jean Muret, à la rue Chaucrau) et 
qui est inauguré le 1" mars 1862. Ce Musée est légué à la Ville, à 
la mort de Catherine de Rumine.

En 1867, après le décès de son maître puis de sa mère, Rumine 
s installe à Paris. La guerre de 1870 le ramène à Lausanne, pour
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quelques mois. Il meurt à Bucarest le 6 juin 1871. Le 5 juillet 1871. 
la Ville prend connaissance de son testament. «Je donne et lègue 
à la Ville de Lausanne... la somme de 1500 000 francs que je prie 
de placer dans de bonnes conditions pour que cette somme, étant 
doublée, soit employée à la construction d'un édifice qui sera jugé, 
quinze ans après ma mort, d'utilité publique par une commission 
de dix membres, choisie moitié par les professeurs de l'Académie, 
moitié par les magistrats de la Ville.» Il est décidé, par une

C7-/7essns, 7'eco/e /7e c/n7n/'e e? /7e 
p/?_fs/^ne es/ en cons/rncPon; e//e es/ 
/nangnree en octobre 7&9J.

Le precepzenr /7e GaAne/ /7e Pnm/ne, 
CA/zr/es-P/zéop/zz/e G//M/7/'n.

C/'-z/essons; /a parp'e nor/7 /7n Pn/afs /7e Pwm/ne qw aLr/te, .sons /e Zo//, /e 
/aAorn/o/re /7e AoZ/zn/zyne 7fers 7972).
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ce//es <7e /'x)a/a ùe /*Lù/versùe.
/) a-r/essas, <7es sa//es réservées 

y'as^a'ea /947 à /77e/7?/er cap/oaa/, 
pa/'s aux /ravaax praùçues ùe 

pùgs/o/og/e végé/a/e. L 7usu7u/ ùe 
/ùo/ogû? aufwa/e occupe <7es /ocaux 

se/uù/aù/es ùaas /'a/7e suc/. Les <7eux 
pùo/ograpù/es <7a/eu/ <7e a?a/ 7PP0. i

convention (2 août 1888) entre l'Etat de Vaud et la commune de 
Lausanne, que ce fonds sera consacré à la construction de bâti
ments universitaires.

Musées et jardins 
cantonaux

C'est le 27 juillet 1818, à l'occasion de l'Assemblée annuelle 
de la Société helvétique des sciences naturelles, que les autorités 
inaugurent le Musée académique. Le premier rapport rédigé par 
les conservateurs date du 11 avril 1825. Il est adressé au recteur qui 
le transmet, avec ses commentaires, au Conseil d'Etat. Les col
lections, avant tout destinées à l'enseignement, présentent déjà un 
indéniable intérêt. En 1830, elles sont assurées contre l'incendie 
pour un montant de 40 000 francs. Cinq ans auparavant, des crédits 
sont votés par le Grand Conseil pour la construction d'une annexe 
au bâtiment de l'Académie. La plus grande partie des nouvelles 
surfaces est mise à la disposition des collections d'histoire natu
relle.

En 1844, Edouard Chavannes est nommé conservateur du 
cabinet de botanique. Le musée commence donc à se diversifier. 
Par le décret du U décembre 1848, il est définitivement séparé de 
l'Académie. Les Musées cantonaux (zoologie, botanique et mi
néralogie) sont officiellement reconnus. Une commission, présidée 
par un conseiller d'Etat est créée. Elle est chargée de contrôler 
1 ' activité des conservateurs, de soutenir et de défendre les intérêts 
des musées. C'est d'ailleurs, au moment même où ceux-ci

échc 
ans, 
relie 
com

C 
ils d 
Lou 
l'act



NATURAL1STES ET BIOLOGISTES À LAUSANNE

1837-1890

Le côté nord de /a place da C/iâteaa, 
vers 7R&5. La porte Saint-Maire sera 
démolie c/m/ ans p/as tard. 71 droite, 
/a caserne des milices occupe an 
Mti'men/ édi/ïé par /es Rémois ^a/ 
/'a////sa/en/ comme grenier.
71 /a p/ace de celle constrac/i'on va 
s'élever l'Lco/e de c/ii'm/e et de 
p/i^s/7/ae.

échappent à l'Académie, qu'on y installe, pour plus de quarante 
ans, les modestes laboratoires des professeurs de sciences natu
relles. Ces derniers sont pratiquement toujours, en qualité de 
conservateurs, responsables des collections.

Comme les musées continuent à s'enrichir, la place libre dont 
ils disposent est de plus en plus insuffisante. Le 12 janvier 1874, 
Louis Ruchonnet, qui préside la Commission des Musées, propose 
l'acquisition du bâtiment Morave. Le Département de l'Instruc-

Le côte sad de /a p/ace da C/iâteaa, 
p/iotograp/îiee vers /&9L
71 droite, /'ancien Tr/dana/ d'appel 
/constrad en <7ui va adrder /e 
secrétariat de /a Ldca/té des sciences 
et /a salle de son Conseil.
rla centre, /e vieil /mmead/e de /a 
Lorna/ede, dé/noll en L?A5 pour/aire 
p/ace aa Z?â/dnen/ Cermer.



i 12 NATURALISTES ET BIOLOGISTES À LAUSANNE

1837-1890

centre, /a rue i7e /a C7ré-Z)ev#m 
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7900/ /'/wwei/O/e 7V° 7 (7iân'me/i7 

Le/'ii/'ei), rermi'/ië en 7596, aOriYe /a 
/n*e/ec/w'e pen<7nn/ (7iv a/M environ. 
Dan.y ce/ e<7i/i'ce, /e /aOoraloi're e/ /e 
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premier e/age cvnn/ <7'êlre ins/a//es 

an Pg/m's <7e 7?wni'ne.

tion publique s'y installe. Deux étages sont réservés aux collec
tions de botanique et aux herbiers. Une salle de cours est aména
gée; elle va servir vingt ans aux enseignements de biologie 
végétale et des sciences de la Terre. En parcourant les rapports des 
conservateurs, on retrouve de constantes allusions, au sujet des 
laboratoires de la Faculté et des collections, à l'étroitesse chroni
que des installations et aux déplorables conditions de travail. Des 
solutions provisoires sont adoptées. C'est ainsi qu'en 1895, le 
laboratoire et le musée de botanique sont installés provisoirement 
au premier étage du bâtiment Vemier construit à la place du 
Château, côté sud. Cependant, le projet du Palais de Rumine prend 
corps (v. p. 108). Dès 1890, le déménagement des collections est 
envisagé. Jacques Larguier et Louis Favrat, respectivement con
servateurs des Musées de.zoologie et de botanique, esquissent des 
projets de grandes salles de collections et de laboratoires spécia
lisés. Pour la première fois, il est question de galeries d'exposition 
destinées au grand public. En 1905, le bâtiment de la place de la 
Riponne est prêt à accueillir les Musées cantonaux. 11 appartient 
à Henri Blanc d'organiser les collections de zoologie et à Emest 
Wilczek celles de botanique.

Paul Murisier crée un musée d'anatomie comparée, le premier 
du genre en Europe. Bien qu'ouvert aux visiteurs, il est destiné 
surtout à l'enseignement. Les herbiers sont installés au-dessus de 
1'Aula. Mais de nouveaux problèmes de place se posent et, surtout, 
la dalle, sur laquelle les armoires ont été construites, se révèle 
impropre à supporter le poids des collections. L'Herbier cantonal 
est installé au Jardin botanique de Montriond au moment où 
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s'achève la construction d'un bâtiment chargé d'abriter l'institut 
de botanique systématique de l'Université et qui sera inauguré le 
28 juin 1967.

Les projets pour l'établissement d'un jardin des plantes à 
Lausanne n'ont pas manqué mais aucun n'a pu aboutir (v. p. 42). 
En 1860, Victor Lotaeris adresse à la Municipalité un mémoire 
relatif à la construction d'un vaste ensemble, partant de la pro
menade de Derrière-Bourg et descendant jusqu'à l'avenue de la 
Gare. A côté de terrasses réservées à la culture des plantes, deux 
longs pavillons vitrés devaient abriter des cafés, des magasins. 
Chauffées en hiver et garnies, en permanence, de fleurs et d'ar
bustes, «ces galeries de Flore seraient uniques au monde». Aucune 
suite n'est donnée à ces plans pourtant non dépourvus d'intérêt.

On reparle d'un jardin botanique au moment de la création de 
l'Ecole de pharmacie. Le Grand Conseil lui consacre plusieurs 
débats. Le Conseil communal s'en occupe aussi et une motion 
nous dit que: «Ce jardin sera une précieuse ressource pour l'ensei
gnement sérieux de l'histoire naturelle dans nos écoles... il offrira

Le ma.sëe r/'ana/onne comparée 
/ns/a//e CM Pa/ais cfe 7?umme, <7ans /e 
cacfre <7n mnsee c?e zoo/ogie, per 
Pan/ MnrTsv'er. Le presenLPion 
on'g/na/e <7es co//ecn'on.s aPi're <7e 
nom&renx v/s/Iears' e/ sera /mitée par 
p/asiears musées étrangers. 
P/io/pgrap/ae rie 79/7 environ.
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au public l'agrément de contempler les innombrables variétés de 
végétaux que Dieu nous a données et que l'homme transforme ou 
modifie chaque jour.»

A sa mort (1871) Charles Cottier, ancien député de Rougemont, 
lègue une somme de 25 000 francs afin que soit créé, à Lausanne, 
un jardin botanique. Deux ans plus tard, Albert de Büren offre une 
collection de plus de mille sept cents plantes, cultivées dans son 
jardin de Vaumarcus, pour «servir de premier fonds à un jardin 
botanique». Le 31 mars 1874, le Conseil d'Etat décide la création 
d'un jardin académique et charge Jean-Balthazar Schnetzler, 
nommé trois ans auparavant professeur ordinaire de botanique, 
d'établir les plans et d'en assumer la direction.

Le Gouvernement réserve, à cet effet, une partie d'un terrain 
appartenant à la campagne du Champ-de-l'Air. Cette vaste pro
priété, située entre la rue du Bugnon et celle de la Solitude, 
appartenait à la famille Vullyamoz dont la fille Louise avait 
épousé le baron Emest de Rottembourg. Ce sont eux qui cons
truisent, de 1784 à 1787, un important bâtiment. L'Etat, après 
l'achat de la propriété en 1806, en fait d'abord l'Asile d'aliénés 
puis l'institut agricole, notamment, où enseignèrent quelques 
professeurs de la Faculté des sciences.

Le jardin du Champ-de-1'Air, surtout fréquenté par les étudiants 
en sciences naturelles et en pharmacie, est jugé «trop éloigné» de 
l'Académie. Schnetzler propose d'aménager le terrain en pente,
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au pied est de l'Ecole de chimie et physique, qui vient d'être 
terminée et s'étend jusqu'à la rue de Couvaloup. En 1890, avec la 
transformation de l'Académie en Université, le nouveau jardin 
botanique universitaire commence à être installé à la Cité. C'est 
Emest Wilczek qui en prend la direction, avec celle du jardin alpin 
La Thomasia de Pont-de-Nant (v. p. 69).

En 1914, Wilczek suggère le transfert, au Crêt-de-Montriond, 
du jardin décidément bien à l'étroit en Couvaloup où des immeubles, 
peu à peu, l'ont emprisonné. La culture des plantes est devenue 
difficile et les visiteurs se font de plus en plus rares. Il faut attendre 
1937 pour que le projet soit repris par Florian Cosandey, qui 
succède à Ernest Wilczek. Un accord est signé, le 13 novembre 
1940, entre les autorités municipales et cantonales. Le Jardin 
botanique de la Ville et de l'Université est inauguré le 1er juin 
1946. Conçu par l'architecte Alphonse Laverrière, il s'étend sur la 
pente sud de la colline de Montriond et son entrée principale donne 
sur la Place de Milan. En 1967, l'institut de Botanique systéma-

Pènn/on (7u .second Congrès 
/nZern^Z/ona/ <7es y'nrc/Zns n/p/ns, 
/e $ non/ 7907, à Pon/-(7e-7Vnn7, 
sons /a présence (Vu pr/nce 7?o/an(7 
7?on<zpar/e (7/ On reconnaît, snr /e 
cô/é ganc/ie (7e ce (Vernier, Ærnes/ 
Wi/czeTc 07, /e (7/rec/enr (7e /a 
r/io/nnsM, 7/enry Correvon 07 (7e /a 
Innnaea, 7?o&er/ CAoc/n/ 777 (7e 
Genève, Francois-/!/pAon.se Fore/ 7#7 
reprèsen/an/ /'t/n/versPé e/ /n'en 
(7'au/res co/nme A/M. Afon/Z/e/ar/ne, 
(Ze Paris, Faccarl, (7ePo/ne...
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Quelques naturalistes

tique et EHerbier cantonal quittent le Palais de Rumine pour 
occuper un bâtiment neuf construit entre le jardin et F avenue de 
Cour. Lorsque le bâtiment de biologie à Dorigny, à son tour, 
accueille cet Institut, le Musée cantonal de botanique demeure 
avec le Jardin botanique à Montriond.

Sans être associés, à l'Académie, des botanistes et des zoolo
gistes vont poursuivre l'œuvre de leurs devanciers en étudiant la 
flore et la faune du canton de Vaud. Il en sera brièvement question 
ici, en réservant toutefois une place à part pour les plus connus 
d'entre eux.

Lors d'une réunion de la Société vaudoise des sciences naturel
les, en 1827, Jean-Louis Gilliéron, professeur de physique à 
l'Académie et préoccupé de la lutte contre les maladies de nos 
cultures, émet un vœu. Celui de rassembler «les documents 
nécessaires pour dresser une flore pratique du canton, dans la
quelle on indiquerait les noms vulgaires et locaux des différentes 
plantes, leurs vertus et les usages auxquels elles sont propres». Un 
certain nombre de botanistes se mettent au travail.

Jean-Pierre Monnard, le disciple de Gaudin, rédige un mémoire 
sur les plantes du pied du Jura. Jean de Charpentier publie un 
relevé du district d'Aigle, Alexis Forel se charge de celui de 
Morges, Daniel Rapin s'occupe des environs de Payerne et le 
doyen Bridel de ceux de Vevey. Résumant toutes ces recherches,
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Rodolphe Blanchet édite, en 1836, un Cata/ogMg t/es 
iv/.scM/ttne.s' 6?M ca/rto/i Aux botanistes déjà cités il con
vient d'ajouter encore les noms de Louis Leresche, William 
Barbey, Emile Burnat, François Corboz, Henri Jaccard, Georges 
Gaillard, qui herborisent aussi hors du canton et enrichissent, par 
leurs découvertes, non seulement les collections de l'Herbier 
cantonal mais celles d'autres musées suisses et européens.

Rodolphe Blanchet publie un catalogue des Cryptogames. 
Samuel-Elisée Bridel (v. p. 64) est le grand spécialiste des Mous
ses. Le conseiller d'Etat Louis Secrétan fait paraître en trois gros 
volumes une Mycograp/uY .SM/.s.sc qui résume plus de trente-cinq 
ans de recherches sur les champignons. Le souvenir d'autres 
mycologues vaudois doit être rappelé ici, le pasteur Denis Cruchet, 
le pharmacien Auguste Nicati, Victor Fayod, le premier à avoir 
donné une classification moderne des Agaricinées.

En algologie, Schnetzler étudie les échantillons que récolte, 
dans le Léman, François-Alphonse Forel. Samuel Thomas et Jules 
Courvoisier sont des spécialistes réputés des diatomées. Le con
servateur de l'herbier de Candolle à Genève, Robert Buser, 
n'hésite pas à écrire: «de tous nos cantons, celui qui a produit le 
plus d'hommes éminents s'étant occupés avec succès de la flore 
suisse, c'est incontestablement le canton de Vaud.»^

Les oiseaux et leurs migrations intéressent le Dr Depierre. J. F. 
Wydler et Jacob Hellenberg s'occupent, après D. A. Chavannes, 
des serpents. Jean de Charpentier, à côté de ses herborisations et 
de recherches géologiques, étudie les mollusques et en publie un 
remarquable catalogue (1834). Nous verrons, plus loin, l'intérêt 
que Louis Agassiz porte notamment à l'étude des poissons.

Beaucoup de zoologistes vaudois se passionnent pour l'ento
mologie. Le pasteur Louis Mellet, E. Ruegger et Alexis Forel 
constituent d'imposantes collections. Dans les pages suivantes, il 
sera question des travaux de Jean de La Harpe, d'Alexandre 
Yersin et d'Auguste Forel. A côté de ce dernier, d'autres natura
listes se font un nom en myrmécologie, comme Carlo Emery, qui 
passe la plus grande partie de sa vie en Italie et le médecin 
François-Félix Santschi, établi en Tunisie.

Le Musée cantonal peut compter sur la générosité des natura
listes du canton. Le Dr Henri Vernet, collaborateur de F.-A. Forel, 
laisse une importante collection de pièces de gibier. Adolphe 
Burdet et André Engel enrichissent la section d'«ornithologie» de

""Robert Buser, «Notice biographique sur L. Favrat». Bn/ietin /Veràier 
Boissier, 5, mai 1893.

Ces insectes on/ suscité /a vocation 
<?e très nombreux natara/istes <?e ce 
pa_ys. Ces gravures ont été paMëes 
par Af.-J.-C. C/tena t/ans an ouvrage 
C<S47J riëdië à /a /ü/e t/e Margaerite- 
Ma<?eteine Deiessert pour ^wi 
Âoasseaw aval? écrit ses Lettres 
élémentaires sur la botanique.

z-z-j 
-E-Ej 
53 
HH 
KH- 
ZKZ 
ZHK 
HH 
-z-z- ---H

AS-----

KH

--L-:

S
K-z

3

KH
HH-----

7-

T
-LT.
K

-"H

H
H

.K-z



NATURALISTES ET BIOLOGISTES A LAUSANNE
1837-1890

Æxfra/M Lwnneus, L/ni'oJ
Jenx p/ancAej Ju Catalogue des 

Mollusques terrestres et fluviatiles de 
Suisse pnJA'é, en /ta/* Jean Je 

CAarpenJer.

que 
enc 
et ( 
(18 
listt

la z 
que 
à él

documents inédits et précieux et d ' une remarquable série d'oiseaux 
empaillés. William Morton, au cours de ses voyages aux îles de la 
Sonde, rapporte de nombreux spécimens de reptiles et d'insectes.

Jean de La Harpe (1802-1877) est le fils de Louis-Philippe de 
La Harpe directeur des salines de Bex. Après des études à 
l'Académie, il fait sa médecine à Paris, Berlin et Gœttingue où il 
obtient, en 1826, son diplôme. On le retrouve, en 1827, à Lau
sanne; il est chirurgien de première classe. Patron pendant trente- 
six ans de l'Hôpital cantonal, il publie de nombreux travaux 
d'anatomie pathologique, de chirurgie, de gynécologie et de 
médecine vétérinaire. Il n'y a pas lieu de parler ici de ses brillantes 
qualités de clinicien mais de l'œuvre considérable qu'il laissa 
comme naturaliste.

Durant ses études à Paris, il se lie avec le botaniste Jacques 
Gay qui l'encourage à publier ses premières recherches sur les
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Joncées. De retour au pays, La Harpe se met, dans ses moments 
de loisir, à parcourir les Alpes. Il prépare un remarquable herbier 
dont il s'occupera jusqu'à la fin de sa vie. Ses recherches sur 
les microlépidoptères lui valent une réputation internationale 
d'entomologiste. Il s'intéresse à la fois à la taxonomie et à la 
physiologie. Ses travaux sur les «Phalénides» (1852), les «Pyrales» 
(1854) et les «Tortricides» (1857) font encore autorité.

Vers la fin de sa vie, il s'occupe d'insectes nuisibles, de 
l'oïdium et des champignons parasites des cultures. Il a même 
l'intention de rédiger un manuel complet de viticulture dont seuls 
quelques chapitres ont été publiés sous forme d'articles. Il laisse 
encore de nombreux écrits de philosophie morale et religieuse 
et des traductions d'ouvrages théologiques. Son fils, Philippe, 
( 1830-1882), également médecin, fut un brillant géologue spécia
liste des Nummulites.

Les travaux de Louis Agassiz (1807-1873) portent à la fois sur 
la zoologie, la paléontologie et la géologie. Il ne sera question ici 
que de ses recherches sur les animaux qui, à elles seules, suffisent 
à établir sa réputation. Après des études à l'Académie - D. A. 
Chavannes lui donne, en 1823, ses premières leçons d'histoire 
naturelle - Agassiz se rend à Zurich, Heidelberg, Munich et 
Erlangen. C'est à l'université de cette dernière ville qu'il prépare 
une thèse de sciences naturelles (1823), avant d'obtenir, un an 
après, celle de médecine. A Munich, il avait déjà commencé 
d'intéressantes recherches sur les poissons. Un premier mémoire 
attire l'attention de Georges Cuvier. «Il y eut entre ces deux 
hommes, l'un au soir de sa vie et l'autre au seuil d'une carrière 
brillante, une grande affinité. L'un et l'autre étaient originaires du 
pied du Jura... Ils avaient la même clarté d'esprit, le besoin 
impérieux du travail bien fait.»^ Cuvier devait remettre au jeune 
naturaliste vaudois tous les documents qu'il avait accumulés sur 
les poissons fossiles, en vue de leur publication. «Lui. le maître 
incontesté de la science contemporaine, désignait ainsi... son 
successeur spirituel.»

En 1832, Agassiz est à Neuchâtel. Six ans plus tard, le Conseil 
d'Etat vaudois l'invite à occuper la chaire de zoologie. Il préfère 
demeurer dans sa ville adoptive où un projet de création d'une 
Académie est en discussion. En 1845, des propositions lui vien
nent d'Amérique. Il quitte la Suisse, en mars 1846, pour n'y

Zoo/ogis/e ef pa/eon/o/ogis/e, /e 
LauJois Louis Agassiz /ai/ sas 
é/uJes à /AcaJewie mais n '_p sera 
Jamais pro/esseur. C'es? à Aeuc/iâle/ 
pu'ü enseigne avan/ Je par/ir pour 
/es t/&4. L'œuvre J'Agassiz es/ 
consi'c/éra/?/e e/ en /ai/ /e p/us proc/ie 
Jiscip/e Je Georges Cuvier.

44 Jean Baer, «Louis Agassiz (1807-1957)». Bui/e/in Je /a 5ocié/e vauJoi.se 
Jes sciences na/Mrei/es, 66/296, 457-468, 1957.
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revenir qu'en 1860. Il reste alors quelques jours à Montagny où 
sa mère s'est retirée, puis à Lausanne, chez sa sœur. Après 
Boston, Agassiz s'installe à Cambridge où il fonde le Museum of 
Comparative Zoology, aujourd'hui l'un des plus importants du 
monde.

Il laisse une œuvre considérable et, notamment, pour ne citer 
que ses ouvrages de biologie publiés en Suisse, un 7a6/eaM yy- 

Jes /p-/dc//?<7/c3' /ùp?///c.s Je p/o/ite.s* (1833), sa ^rew/ère 
wonogrcp/Je AM/' /e.s Ec/i/n/Je.s' vivant et /b.s.s/7e.s' (1839), une 
/JAroùe /?atMPe//e Je.s prJvwn.s' J'ead JoMce Je /'Eu/ope centra/e 
( 1842), une Nowepc/ator Zoo/og/'cm ( 1846), rédigée avec quel-
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ques collaborateurs et où Ton trouve plus de 3000 références 
bibliographiques.

Ses études sur l'embryologie, la notion d'espèce et la parthé
nogenèse l'amènent, en fidèle disciple de Cuvier, à s'opposer aux 
idées de Charles Darwin... Comme le relève son meilleur biogra
phe, le géologue Jules Marcou, Agassiz «occupe une position trop
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élevée pour ne pas avoir et d'enthousiastes admirateurs et des 
détracteurs virulents». Malgré les idées du maître, tous ses élèves 
américains sont des darwinistes convaincus. Il faut y voir là 
l'influence de la propre personnalité d'Agassiz. S'il était, ainsi 
que l'écrit le zoologiste Jean Baer, «exigeant, intraitable même 
lorsqu'il s'agissait de faits précis, il laissait l'étudiant entièrement 
libre de formuler, lui-même, ses conclusions. Jouant toujours le 
rôle d'un guide, ne s'interposant jamais lui-même, il était bien 
plus un apôtre qu'un grand-prêtre de la science».

Jean-Alexandre-Marc Yersin (1825-1863) fait ses études à 
Genève mais retourne à Morges, où il est né, pour occuper le poste 
de maître de physique et d'histoire naturelle au Collège. Il termine 
sa brève carrière comme intendant fédéral des poudres pour la 
Suisse française. Tous ses moments de liberté, il les consacre à 
l'entomologie et commence par l'étude des coléoptères. C'est 
pourtant aux Orthoptères qu'il va consacrer sa vie. Il eji décrit de 
nouvelles espèces et devient un spécialiste de réputation interna
tionale. Brillant taxonomiste, l'un des premiers, il s'attaque à 
l'étude anatomique et physiologique des grillons. Il se livre à des 
observations remarquables sur leur système nerveux, leur appareil 
de stridulation, réalisant des expériences d'une déroutante habi
leté. La plupart de ses recherches - la première consacrée au chant 
des Orthoptères date de 1852 - ont été publiées dans le R/J/eJa Je 
/a SUSA et dans les Aaaa/cg Je /a société cahwroZoga/ac Je 
France. Citons, parmi tous ses travaux, le plus élaboré sans doute 
et qu'il met onze ans à rédiger, son /We/wn're \ur /apAyg/'o/og/'c Ja 
gygAwc nerveax Jang /e grJ/on cJa/npétre (Académie des scien
ces de Paris, 1862). Yersin fait paraître de précieuses observations 
consacrées à la météorologie, réalisées à Morges de 1850 à 1860. 
Le 2 septembre 1863, il succombe à une crise d'apoplexie. Vingt 
jours après, un fils posthume vient au monde à Le Vaux, près 
d'Aubonne. On l'appelle Alexandre-Emile-John, et c'est avec le 
seul prénom de son père qu'il va être connu dans le monde entier. 
Après ses études à l'Académie, il obtient son doctorat à Paris 
(1887) et devient le collaborateur d'Emile Roux. Directeur de 
l'institut Pasteur de Saigon, il réussit - le premier - à isoler le 
bacille de la peste, qu'on appelle aujourd'hui encore le bacille de 
Yersin. Pour essayer de le détruire, il fonde un laboratoire à Nha 
Trang (Annam). Il meurt en Indochine en mars 1943.

Poète et littéraire, professeur et patriote, Eugène Rambert 
(1830-1886) demeure, pour beaucoup, le «médiateur» entre les



123cultures française et allemande. N'a-t-il pas, à côté d'innombra
bles articles sur nos auteurs romands et suisses alémaniques, 
défendu passionnément le projet d'une Université fédérale 
(1862) ? Il a été encore un naturaliste de tout premier plan. C'est 
d'ailleurs, pour cela aussi, que Rambert a pris à cœur le dévelop
pement de notre Faculté des sciences et la transformation de notre 
Académie en Université (v. p. 134).

Inscrit à la Faculté de théologie ( 1849), il obtient quatre ans plus 
tard sa licence. Après un séjour à Paris, il se présente à un concours 
pour la chaire de littérature française de l'Académie. Il est nommé 
en 1855, avec la lourde responsabilité de succéder, à la fois, à 
Charles Monnard et à Alexandre Vinet. Son discours d'installa
tion, qu'il consacre à la nécessité du doute et du libre examen, fait 
grand bruit. Ues critiques n'hésitent pas à mettre en parallèle ses 
idées avec celles qu'Ernest Renan défend dans son Avenir rie A? 
Science (1848). En 1860, Rambert accepte la chaire de littérature 
française de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich où il reste 
une vingtaine d'années. Son activité est réellement prodigieuse. 
Littérateur et critique écouté, il publie d'innombrables articles où 
se mêlent culture et politique, sciences naturelles et poésie. Pour 
célébrer le quart de siècle de la Haute Ecole fédérale, les autorités 
demandent à Rambert le discours jubilaire qu'il consacre à la 
Dignité ctnrïc^ tccAni<yne^ (31 juillet 1880). A Lausanne, des 
amis le pressent de reprendre la chaire qu'il avait occupée dans sa 
jeunesse. Sa famille l'encourage à revenir sur les bords du Léman. 
Il finit par accepter et commence ses cours en automne 1881. Le 
21 novembre 1886, il succombe à une congestion cérébrale.

Tout jeune collégien, Rambert herborise avec enthousiasme. 
Plus tard, avec Louis Favrat et Jean Muret, il parcourt les Alpes et 
devient un brillant connaisseur de la flore. Il s'intéresse particuliè
rement aux saules, aux carex, aux saxifrages dont il découvre une 
espèce nouvelle (1863), dédiée à son ami Muret. Mais ses travaux 
de vulgarisation scientifique contribuent davantage à le faire 
connaître du grand public. Rambert publie les A/pe^ qui
paraissent en cinq séries, de 1865 à 1875^. Avec cet ouvrage, au 
succès considérable, il est bien dans la tradition d'Albert 
de Haller (v. p. 55) et d'Horace-Bénédict de Saussure. Comme 
eux, il trouve les mots qu'il faut pour décrire nos montagnes, 
les gens qui y habitent, leurs coutumes et leurs peines. Il raconte, 
avec émotion et humour, ses excursions, ses découvertes, ses

Entre 1888 et 1889, une édition posthume rassemble, en six volumes, les 
séries commencées en 1865.

Eugène ZZamder/ est pro/esseur de 
ZitZèrature/rancaZse à Z'Xcadènu'e 
puis à Z'EcoZe poZytectEnùyue /edéraZe 
de Zuricd avant Lausanne. .Botaniste 
ènrinent, edantre des Z Zpes et du 
canton de Zaud, ZZa/ndert y'oue un 
rote de prender ptan dans Ze 
déve/oppe/nent de Za .FdcuZ/é des 
.sciences de Lausanne et dans Za 
trans/orwation de son ^cadéwte en 
EnZversZté.
En /:au/, Bantdert au dèZ?ut de sa 
carrière, en Z?as vers Za /in de sa vie.
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La page <7e /àre <7e /a prew/ère 
è^'hon c/a /;'vre a"Eagène Ea/n/?erp 
Chants d'oiseaux, puMee cas 

après M wor/. La gravare esf 
c/e L. Mes?/é et porte /a c/ate <7e

herborisations. Dans le premier de cette série de livres, il rédige un 
remarquable chapitre sur les plantes alpines et on trouve, dans le 
dernier, un très beau texte sur la marmotte au collier.

Pour rester à ses publications de sciences naturelles, il convient 
de mentionner encore son étude sur les Aftrt/r^ <7<?.s /btu*pu\ 
(B ibliothèque universelle, 1876) qu ' il écrit en hommage à Auguste 
Forel. Cet article lui donne Foccasion de discuter, une nouvelle 
fois, un thème qu'il affectionne particulièrement, celui de la 
rencontre entre la science et l'art. Puis, il fait paraître, en trois 
volumes, Les /a/Wpr<? (Lausanne, Paris, 1879-1880),
illustré par le peintre Paul Robert, que l'on considère générale
ment comme son chef-d'œuvre de «poète naturaliste». Traduit en 
allemand et en anglais, cet ouvrage lui vaut la médaille d'or de la 
Société française d'agriculture. On a encore de Rambert une étude 
intéressante sur L<? .s'M/vsL et ses origmes dans la «Biblio
thèque universelle» (mars, avril et mai 1880). Citons enfin, en 
première édition posthume (Neuchâtel, 1894), ses C/îa/rts 
<7' <9 une monographie des oiseaux utiles préfacée par Philippe
Godet. Une seconde édition de ce livre paraît en 1906.

Au 
méde< 
jeune 
r/es 4 
1916, 
jusqu 
résen

Au 
psycf 
meill< 
déjà ] 
zoolo 
cette 
réat, i

Edouard Bugnion ( 1845-1939) est docteur en médecine (1873) 
de l'Université de Zurich, il appartient à une vieille famille 
lausannoise dont l'ermitage conserve le souvenir. C'est en 1881 
que le Conseil d'Etat l'appelle comme professeur extraordinaire 
d'anatomie et d'embryologie à la Faculté des sciences. Il partage 
avec Alexandre Herzen, le professeur de physiologie, le nouvel 
enseignement de «propédeutique médicale».

i

Z

La /acane cer^-vo/arp (Lucanus 
cervus). Probe /a /èwe//e, à 

gaacbe /e znâ/e. Dessins or;'g/naux à 
/a /n/ne Pe p/o/np Pe Car/o Po/aæ/ 

(L <399-797$), wyco/ogae e/ 
enrowo/ogtsre Pe va/ear. Ce pe/n/re, 

wàhafar/sfe Pe pro/essfon, érapp à 
Caroage près Pe Genève, //né 

sa v/'e à Begn;ns.

durai 
son d 
prem 
guen 
amiti 
profe 
Fore! 
époq 
vaut

Pr 
à côt 
des i] 
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125Auteur de nombreux travaux d'anatomie, de tératologie, de 
médecine pratique et d'embryologie, Bugnion se passionne, très 
jeune, pour i'entomologie. Une monographie sur les Co/éop/ères 
c/es A/pFS vaMc/o/sFs (1880) attire l'attention des spécialistes. En 
1916, lorsqu'il prend sa retraite, il se consacre désormais, et 
jusqu'à sa mort, à toute une série de recherches exclusivement 
réservées à l'anatomie comparée et à la biologie des insectes.

Auguste Forel ( 1848-1931 ) est internationalement connu comme 
psychiatre et hygiéniste. On oublie souvent qu'il est aussi l'un des 
meilleurs spécialistes des fourmis. Tout enfant, il se passionne 
déjà pour les insectes sociaux. Son grand-oncle Alexis Forel, 
zoologiste réputé pour ses travaux sur les hémiptères, encourage 
cette vocation précoce. A Lausanne, où il prépare son baccalau
réat, il se lie d'amitié avec Edouard Bugnion, qui exerce sur lui une 

Les Fourmis Fes Fois (Formica rufa). 
Zl gaucFe, Fourrière, rlu cen/re, /a 
reine /eme/ie/ /I Froi/e, /e mâ/e.

Ps^cF/a/re Fe renommée 
iniernoFona/e, /1 ugus/e Fore/ es/ 
pro/esseur à FZ/m'rersFé Fe ZuricF. 
,4 cinquante ans, i/ prenF sa re/rai/e 
e/ se consacre en/ièremen/ à Fé/uFe 
Fes Fourmis qu 7/ arai/ commencé à 
é/uFier a/ors qu 7//aisai/ son 
Gymnase à Lausanne. Son /irre sur 
Les Fourmis de la Suisse /e range - 
/rès y'eune - parmi /es meü/eurs 
myrméco/ogues Fe son /emps.

durable influence. Forel poursuit ses études à Zurich où il obtient 
son doctorat en médecine. Il a vingt et un ans quand il publie son 
premier mémoire consacré, en particulier, à l'instinct de rapt et de 
guerre du Solenopsis fugax. Ce travail est le départ d'une longue 
amitié avec un Vaudois établi à Naples, Carlo Emery, plus tard 
professeur de zoologie à Bologne. Pendant cinq ans, à Munich, 
Forel se perfectionne dans l'étude anatomique du cerveau. A cette 
époque, il publie son livre sur FoM/FîA /<? &FSSF qui lui 
vaut des félicitations de Charles Darwin.

Professeur de psychiatrie à l'Université de Zurich, il continue, 
à côté de ses travaux médicaux, ses recherches sur la taxonomie 
des insectes et leur sens d'orientation. Il montre, notamment, que 
celui-ci doit être attribué à des sensations olfactives par contact, 
dont le siège se trouve dans les antennes. En 1898, il décide de se

,4/exis Fore/ es/ à /a/ois un exce/ien/ 
Fo/anis/e e/ un en/omo/ogis/e qu/ 
/aisse Fes /ruraux originaux sur /es 
F/emip/ères. Z/ communique sa 
passion pour /es insec/es à son pe/i/ 
nereu ri ugus/e Fore/.
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t//;e nouve/Ze espèce c/e woaæe 
(Bryum parasphinctum), ^écrf/e par

J. ^4w<wn C/ia^ue /ratf
correspond à 7 /nw.

retirer à Chigny-sur-Morges, puis à Yvorne, dans une propriété 
que Mme Forel baptise La Fourmilière. Paralysé du côté droit 
depuis 1912, il ne réduit pas pour autant ses activités. Près de 
Roche, il découvre une nouvelle espèce de fourmi suisse, la 
Formica picea. Il commence la rédaction, d'un gros ouvrage sur 
le Mo/? Je ^oc/'o/ Jes/cwwA. A sa mort, Auguste Forel laisse plus 
de 250 publications consacrées à ces insectes dont il a décrit plus 
de 3500 espèces et variétés.

Jules Amann (1859-1939) fait ses études de sciences à l'Aca- 
démie puis à Zurich et à Halle. Il s'établit comme pharmacien à 
Lausanne et ouvre un laboratoire d'analyses chimiques qui va 
connaître une grande vogue.

Durant ses études, il commence à s'intéresser déjà à trois 
domaines (bryologie, optique microscopique et chimie analyti
que) qu'il continue à explorer jusqu'à la fin de sa vie. En 1884, il 
publie un Exyo/ Je coto/ogMe Jey J?? 57?J-C??e.sŸ Je /o
SV/Ase, puis il fait paraître une A/oJ<?e .s w M/r /roMveoM conJen-sepr 
( 1886) et quatre ans plus tard un mémoire consacré auxÂecAerc/te 
e/ Joxoge c/JpA/pe.s' Je / JJAwJpe.

Amann présente, à notre Faculté, en 1900, une thèse fort bien 
documentée sur la F/o?e J/^yo/og/^ne Jn Vo/oA, suivie de deux 
monographies sur la F/ore Jey Mopyxe^ Je /a 5JA.se ( 1912) et sur 
un Coto/ogne Jes MoMsses st/Ases (1918). De 1900 à 1902, il 
enseigne la microscopie optique à notre Faculté en qualité de 
privat-docent. Il passe pour être le meilleur bryologue européen. 
L'Ecole polytechnique fédérale lui confère, en 1929, le doctorat 
honoris causa.

Le souvenir de Jules Amann doit être associé à celui de Charles 
Meylan ( 1868-1941 ). Né au Brassus, ce dernier obtient, àLausanne, 
son brevet d'instituteur ( 1887) et, durant trente-cinq ans, tient une 
classe primaire à La Chaux près de Sainte-Croix. Autodidacte 
d'une rare modestie, il se livre à toute une série de recherches 
systématiques sur les mousses, les hépatiques, les lichens et les 
myxomycètes. A propos de ces derniers, considérés comme des 
champignons primitifs, et dont l'étude soulève de très nombreux 
et difficiles problèmes méthodologiques, Meylan devient un 
spécialiste de réputation internationale. Notre Université lui confère 
le doctorat honoris causa (1929).

Né à Sainte-Croix, Paul Jaccard (1868-1944) prépare une 
licence en sciences à notre Faculté; ses maîtres préférés sont Louis 
Favrat et Maurice Lugeon. Après des stages à Paris et à Munich,



Deux zn/crograp/ues (/e A/yxo/n^cè/es 
réco//és e? âécr//s par C/:ar/es 
A/ej//an. En âau/ /30x), /e 
Badhamia panicea e/ en bas X /
/e Cribnasia periformis. Ees pe///es 
bou/es jo/!? //es sporanges //a/, en 
éc/a/an/, //bèren/ //es spores. Ces 
z/ern/ers ger/nen? - sur une ecorce, 
par exe/np/e - e/ //onnenf //es 
/nyxa/n/bes <?u/ se â/v/sen/ e/ 
/us/onnen/ en/re e//es pour /or/ner /e 
p/as/noâe. Ce/u/-c/ se âép/ace grâce à 
âes pseu//opo//es pu/s se /ragmen/e 
e/ chaque «morceau// s'entoure 
â^une pe///cu/e r/g/âe, r/câe 
en ce//u/ose. Ees sporanges son/ 
recons///ués e/ /e c^c/e reco/n/nence.

il obtient son doctorat à Zurich avec une thèse consacrée à des 
/?ecAc/'/ Ac.s' cp/b/'yo/oy/z/MC.s' .s///' /'EpAcJ/v/ //c/v/V/'cc/ (1894). Ses 
premiers travaux concernent, à la fois, la paléontologie végétale et 
l'embryologie des plantes supérieures. Elles l'amènent à donner 
à notre Faculté, de 1894 à 1903, un cours de privat-docent très 
apprécié. En 1903, le Conseil fédéral lui offre la chaire de 
botanique générale à l'Ecole polytechnique de Zurich, chaire qu'il 
occupe jusqu'en 1938. Jaccard se fait connaître par toute une série 



de publications touchant des domaines relativement variés 
(tératologie, géobotanique, chorologie, phytosociologie). Son nom 
reste attaché à ce qu'il a appelé le «coefficient générique» et à 
propos duquel il fait paraître, de 1920 à 1941, de nombreuses notes 
originales. Jaccard s'est beaucoup occupé d'histophysiologie des 
arbres en analysant leur croissance en épaisseur, les effets de 
compression sur leur structure, le gravitropisme et ses conséquen
ces sur leur allongement. Avec l'un de ses élèves, Albert Frey- 
Wyssling, il publie les premières recherches sur la structure 
micellaire des compartiments cellulaires. Ces travaux auxquels 
sont associés quelques-uns de ses étudiants, posent les bases de 
l'analyse structurale de la cellule végétale.

Les sciences de la vie, dès le milieu du XVIF siècle, ont été 
«popularisées» par certaines découvertes comme la préformation 
et l'épigenèse, la circulation du sang, l'irritabilité cellulaire et la 
bio-électricité, la génération spontanée... Ces travaux ont large
ment dépassé les cadres académiques. Ils ont entraîné de vastes 
controverses et beaucoup se sont sentis concernés. L'un de ces 
courants d'idées, le plus fort certainement, est lié aux interpréta
tions proposées pour rendre compte des/ù/A (l'évolution
des êtres vivants). Il est né avec le siècle dernier pour atteindre une 
importance considérable durant le temps où notre Faculté des 
sciences prend corps et où l'Académie de Lausanne devient 
Université.

Ce vaste mouvement de pensée - aux antipodes des théories 
admises et heurtant certaines formes de la réflexion religieuse - 
touche non seulement les biologistes mais les médecins, les 
géologues, le grand public. Comment a-t-il été perçu par les 
naturalistes de notre Haute Ecole et comment s'est-il manifesté? 
Avant d'essayer de répondre à ces questions, il est nécessaire de 
rappeler brièvement les divers aspects de cette «philosophie» de 
l'évolution.

L'évo/Mtùwnfswe, c'est-à-dire l'ensemble des théories qui ten
tent de rendre compte de l'évo/Mt/OK, est né en 1803. C'est l'année, 
en effet, où le chevalier Jean-Baptiste de Monet de Lamarck 
publie ses .s'Mr /'orgùurAat/oM Jc.s Cet
ouvrage est suivi de saP/n7<xyop/ùe zoo/og^Me (1809), plus sou
vent citée que son précédent livre.

Excellent systématicien, à la fois botaniste et zoologiste, 
Lamarck est convaincu que les espèces varient et se transforment 
les unes et les autres par l'influence du milieu. Le 



est ta première thèse classique qui explique révolution. L'écra
sante autorité de Georges Cuvier - qui admet la fixité des espèces 
(le fixisme) - condamne Lamarck à l'oubli. Il faut dire que Cuvier, 
le fondateur de l'anatomie comparée, ne nie pas l'apparition et la 
disparition des espèces. Il interprète ces faits par sa théorie des 
Catac/ysnzes dans laquelle des catastrophes, détruisant toutes 
formes de vie, seraient suivies par la création d'une partie des 
vivants disparus et d'un certain nombre de formes nouvelles. 
Louis Agassiz (v. p. 119) et beaucoup d'autres savants sont de 
fervents défenseurs de la théorie de Cuvier. Le professeur lausan
nois de zoologie Henri Hollard (v. p. 87) écrit plusieurs ouvrages 
conformes à la thèse fixiste que couronne la «Société de Morale 
chrétienne» et qu'approuve le Conseil de l'instruction publique 
du Canton de Vaud.

Les recherches géologiques de Charles Lyell et de Constant 
Prévost aboutissent à la conclusion que les «soubresauts désor
donnés de l'écorce terrestre», imaginés par Cuvier notamment, 
n'ont pas existé mais qu'une évolution graduelle due à l'érosion, 
à la sédimentation, au volcanisme ... a peu à peu façonné notre 
Terre.

En novembre 1859, Charles Darwin publie l'Origine des es- 
pèces. Le jour même, la première édition de douze cent cinquante 
exemplaires est épuisée. En 1871, quand il fait paraître son second 
livre sur l'Origine de /'Aonwne, le premier compte près de trente 
éditions dont quatre en français, d'autres en allemand, russe, 
italien. Alexandre Herzen (v. p. 155), le professeur de physiologie 
de notre Académie, rédige en italien un ouvrage de vulgarisation 
intitulé Paren té de /'/2on?7ne etdn singe ( 1869), dans lequel il défend 
avec enthousiasme le darwinisme. Plus tard, Herzen passera pour 
un moniste (v. p. 130) convaincu.

L'évolutionnisme darwinien se base sur le concept de la lutte 
pour la vie, inspiré de l'Essai sa/' /e principe de /a popn/ation, 
publié en 1798 par le pasteur anglais Thomas-Robert Malthus. 
Pour Darwin, seuls les individus les plus forts, les plus aptes, sont 
capables de survivre et de procréer. Il y a donc une sélection, par 
concurrence vitale, qui exige que les espèces se transforment pour 
offrir une résistance optimale. Le titre de la communication que 
Darwin présente le 1^ juillet 1858 (donc quelques mois avant la 
parution de son livre) est significatif: 5nr /es tendances des 
espèces à/ormer e/es variétés, et sa/' /a perpétration des variétés 
et des espèces par /es processas natare/s de /a sé/ection.

Très vite, le darwinisme rencontre de vigoureuses résistances. 
De grand savants comme Richard Owen, le «Cuvier anglais»,

George? Ou wer

Chartes Darwfn
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Cas /roK i/TMges <?M c/'n/i
poison, <7'nn re/?U'/e el d'un 

/i/es/oscure A7.-J.-C. C/ie/iM,
7^47? welle/il en évidence 

/'a<7a/nn//on /i^<7/-o<7yna/n/^Me 
6/'an//naM?r <7(//erenls.

Louis Agassiz déjà nommé, Pierre Fiourens, Ciaude Bernard... 
fonnent le «camp positiviste». Il est surtout reproché à Darwin de 
ne pas fournir de preuves concrètes, du type de celles qu'apporte 
la «nouvelle physiologie», à sa théorie évolutionniste. Une se
conde vague d'opposition est celle du «camp religieux» qui 
compte de nombreux ecclésiastiques, des philosophes et des 
naturalistes comme l'entomologiste Jean-Henri Fabre. Là, on se 
révolte contre l'idée que l'homme (qui a une âme pensante) puisse 
descendre du singe. Enfin, un troisième camp - qui réunit de 
nombreux adeptes - est conduit par le biologiste allemand Emst 
Haeckel. Celui-ci défend une thèse intermédiaire à celles des deux 
autres groupes d'opposants. L'évolution, en tant qu'un ensemble 
de faits, ne peut être niée. Mais la sélection naturelle n'explique 
pas tout et les variations du milieu jouent aussi un rôle. Le 
/awarch'.swe est ainsi justement réactualisé. Lra/rs/b/wAwe et 
.yé/cc/7ow??'.swc apparaissent désormais comme deux aspects com
plémentaires de révo/MPo/mEw?.

La «bataille évolutionniste» prend une nouvelle ampleur. Non 
seulement elle sépare - et pour longtemps - des Ecoles entières de 
naturalistes, de philosophes...mais elle suscite d'âpres discussions 
dans les milieux d'Eglise. Le grand public est concerné et, à son 
tour, prend des positions extrêmes et contradictoires. Et si Auguste 
Comte, en prônant le se trouve peu à peu amené à
créer le «culte de l'Humanité» dont il est le grand prêtre, certains 
évolutionnistes sont entraînés à de semblables extravagances. Au 
nom de l'évo/MP'cw7Îw7e, Emst Haeckel, adversaire déclaré du 
christianisme, établit une véritable religion - le avec sa
morale et ses règles; il en devient le chef spirituel incontesté.

Il n'est pas toujours facile de savoir dans quelle mesure les 
responsables de l'enseignement de la biologie, à la Haute Ecole 
vaudoise, ont été marqués par les controverses évolutionnistes. En 
fait, le problème est complexe et se situe à plusieurs niveaux, 
souvent complémentaires.

La formation reçue et les idées acquises en cours d'étude et lors 
de la préparation d'une thèse, en général dans un laboratoire 
étranger, sont source d'informations possibles. La lecture atten
tive des publications d'un professeur peut fournir quelques indi
cations. La connaissance des matières données dans un cours, 
mieux encore qu'un simple plan, est souvent suggestive. J'ajou
terai que le choix d'un candidat et les éventuelles observations 
préalables au moment de la création ou de la repourvue d'une 
chaire apportent aussi certains renseignements. Enfin, la lecture 
de rapports ou de notes de service de nos autorités à l'égard d'un
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131enseignant, voire une remontrance faite à propos de doctrine 

professée permet encore de recueillir les données recherchées. 
Mais, à part les travaux publiés, il faut bien reconnaître que les 
documents sont pratiquement inexistants.

Il n'est pas aisé d'ailleurs de percevoir, dans les travaux 
publiés, quelques idées générales touchant l'évo/Mt/o/î et l'évo- 
/t/ho/m/.w/c. Cela s'explique, le plus souvent, par la nature même 
des articles consacrés à des sujets toujours très restreints. Ne faut- 
il pas aussi attribuer cette absence de prise de position à la prudente 
discrétion, propre à la plupart des gens de chez nous? Et si l'on ne 
trouve aucune «mise à l'ordre» de nos enseignants susceptibles 
d'avoir défendu des idées subversives, il faut croire que la liberté 
d'enseignement et de recherche, souhaitée par le Conseiller d'Etat 
Victor Ruffy, est strictement respectée, du moins dans le cadre de 
la biologie lausannoise.

Je choisirai quelques exemples de professeurs qui ont vécu les 
derniers temps de l'Académie et poursuivi leurs tâches au sein de 
notre jeune Université. Il s'agit bien sûr des biologistes qui se sont 
préoccupés de problèmes touchant l'évolution des êtres vivants.

Jean-Balthazar Schnetzler (v. p. 83), formé à l'Ecole polytech
nique de Stuttgart, se passionne pour les mathématiques qu'il va 
cultiver toute sa vie. Une telle formation lui donne, dans ses 
travaux de botanique et dans ses cours - c'est Jean Dufour qui 
l'écrit (v. p. 141) - «cette précision, cette logique dans le raison
nement que nous admirions tous chez lui. Il ne se laisse point aller 
à d'incertaines déductions à propos de tel ou tel fait observé; mais 
ayant débuté par l'étude des sciences exactes, il en reçut pour toute 
sa carrière une forte et durable impression.» Schnetzler est attentif 
aux travaux que publient les partisans du darwinisme, mais les 
faits évolutifs lui paraissent plus intéressants que les théories qui 
cherchent à les expliquer. Il suffit de lire un passage (p. 85) de ses 

/<? (1873), pour s'en convaincre. «Les
espèces semblables aux individus ont une existence limitée; mais 
pendant une longue série de siècles elles présentent une fixité 
remarquable, tout en produisant des races et des variétés. Celles 
obtenues par l'intervention de l'homme retournent facilement 
vers la forme typique. L'espèce nous apparaît comme une forme 
que revêt la matière organique pendant un temps donné; dès que 
cette forme n'est plus adaptée à l'état auquel s'est élevée la 
matière elle se brise ou elle se transforme. De même que de l'œuf 
nous voyons sortir une larve qui se métamorphose en chrysalide 
et en papillon, de la même manière nous voyons une cellule
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primitive s'élever à des formes toujours plus parfaites. Les preu- don
ves de cette grandiose métamorphose se trouvent aujourd'hui que
enfouies dans l'écorce de la terre. Elles forment la partie la plus (19(
importante de nos combustibles.» orm

Le zoologiste Henri Blanc (v. p. 147) a préparé sa thèse de tée ]
doctorat sous la direction d'Auguste Weismann. L'opposition de que
ce dernier au /mPMrcZTsvw est bien connue. Elle le conduit à pou
formuler la thèse du «soma et du germen», montrant par là que mar
l'évolution, liée uniquement à des modifications du ne que
peut être que Si le doit être considéré comme lent
le corps de l'individu (qui disparaît avec lui), le ge/vngn corres- met
pond à l'ensemble des cellules chargées de la reproduction. Les étai
modifications du milieu - contrairement à la thèse transformiste
- ne peuvent atteindre que le corps, et, par conséquent, ne touchent L
pas le patrimoine héréditaire. Rien de ces concepts ne transparaît pen
dans les rares publications scientifiques d'Henri Blanc. Pourtant, grai
une partie de son cours de zoologie comparée est consacrée à non
l'évolution et traite des thèses de Darwin et de Weismann.

état
Avec sa thèse de doctorat (1907), consacrée à la biométrie Gai

d'une diatomée, Arthur Maillefer (v. p. 143) est un des premiers 15C
à utiliser l'analyse statistique pour l'étude des variations chez un - rt
micro-organisme. Après le Belge Lambert-Adolphe Quételet, «C
Francis Galton donne à la «biometry» - c'est lui qui crée le nom ges
- ses lettres de noblesse. Il applique, en fidèle partisan de Darwin, Ga^
le «calcul des probabilités» à l'observation de certains caractères inté
héréditaires. En fait, Maillefer est le disciple du Danois Guillaume- - d<
Louis Johannsen, qui a réussi, au début de ce siècle, à codifier la l'ar
biométrie. Il peut être opportun de noter ici que cette «méthode» Coi
- mise au point pour quantifier les variations individuelles aptes sur
à devenir héréditaires (donc participer à l'évolution) - aboutit nor
souvent à masquer ces dernières par la loi des grands nombres. Si Un
le admet que les espèces sont essentiellement transi- - dt
toires, F analyse biométrique a pour but de les dénombrer, voire de Ho,
les subdiviser. Maillefer, dans son étude du Dm/owa est l'E;
bien conscient de cette situation, plus fixiste qu'évolutionniste. con
Quatre ans après lui, le botaniste anglais Joseph-Dalton Hooker- her
un chaud partisan de Darwin - arrive aux mêmes conclusions vau
paradoxales. les

Dans son cours de génétique - le premier enseigné à Lausanne
- que Maillefer est appelé à donner dès 1919, ces problèmes sont
évidemment évoqués. Il y expose aussi avec enthousiasme et en 4

déplorant de ne pouvoir lui-même faire des expériences dans ce c;<7.
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domaine, les travaux que Hugo de Vries consacre à l'Œpcd/iêrg et 
que résume un magistral ouvrage sur la 77iéon'<? des /twadon.s 
(1901-1903). Le botaniste hollandais observe que cette plante 
ornementale - lorsqu'elle se trouve à l'état sauvage-est représen
tée par un certain nombre d'individus qui diffèrent entre eux par 
quelques petits détails. Il cultive avec soin tous ces échantillons 
pour constater qu'à certains moments des variations brusques se 
manifestent et deviennent héréditaires. Ainsi - contrairement à ce 
que soutient Darwin - les espèces peuvent se former moins par de 
lentes modifications imperceptibles que par de «soudains change
ments ... sans préparation et sans transition». Le WMtadowiApie 
était né.

L'histoire^ de l'herbier de Jean Gaudin (v. p. 32) va nous 
permettre de terminer ce chapitre en évoquant le souvenir d'un 
grand ami de Charles Darwin, Sir Joseph-Dalton Hooker, dont le 
nom vient d'être mentionné.

A sa mort, Gaudin lègue ses collections à son disciple Jean Gay, 
établi à Paris. Quand celui-ci décède, en janvier 1864, l'herbier 
Gaudin est offert à l'Etat de Vaud pour la somme fort modeste de 
1500 francs. Victor Ruffy - pourtant excellent botaniste amateur
- refuse cet achat. C'est alors que Hooker, dont Darwin disait: 
«C'est le seul homme dont j'aie constamment reçu des témoigna
ges de sympathie», se porte acquéreur de toutes les collections de 
Gay et, avec elles, de l'herbier Gaudin. Trouvant ce dernier fort 
intéressant, Hooker- qui est directeur des Jardins royaux de Kew
- décide de le conserver pour son usage personnel. Au début de 
l'année 1878, le botaniste William Barbey, député au Grand 
Conseil vaudois, travaille à Kew pour terminer une monographie 
sur le genre Ep/lo/ie; il rencontre Sir Hooker. Au cours de leurs 
nombreux entretiens, il est question de l'herbier de Jean Gaudin. 
Un j our B arbey fait allusion au retour - qu ' il souhaite de tout cœur
- de cet herbier dans le pays où Gaudin l'a patiemment rassemblé. 
Hooker finit par se laisser convaincre et accepte de le donner à 
l'Etat de Vaud. A la fin de novembre 1878, ces collections sont 
confiées au Musée cantonal de botanique. Et voilà comment un 
herbier, préparé à Nyon par l'un des plus célèbres botanistes 
vaudois, est revenu - après un long séjour à Paris puis à Kew - sur 
les bords du Léman grâce au meilleur ami de Charles Darwin.

Sir dosepA-Da/ton TVooAer, 
/e /neideur e/ /e plus /idè/e an?! 
de Darwin, es! an /errent partisan 
de Févo/uüonnis/ne.
Hooker, en acAetant l'Aerdier de 
Jean Gandin e/, çuel^ues années 
plus lard, en !'o//rant à l'Ætat 
de Laad, /all parlle de ces généreux 
donateurs pal ont contribué à /a 
réputation de nos musées cantonaux. 
Celle pAoto dale de 7576.

""'Louis Favrat, Note sur les herbiers Gaudin et Hooker, ßulletin de /a So
ciété vaudoise de sciences naturelles, 17,1-6, 1880



De l'Académie 
à l'Université

A propos de la loi du 12 mai 1869 (v. p. 75), Louis Ruchonnet 
confiait à son ami Félix Bonjour : «Quand j'écrivis ma loi sur 
l'enseignement supérieur, le mot université venait de lui-même au 
bout de ma plume toutes les fois que j'avais à employer celui 
d'Académie». En 1873, la Faculté des sciences s'enrichit d'une

La p/ace r/e /a 7?/po/:ae, u/? /oar c/e
/?;arcAe vers

Ecole de pharmacie (v. p. 76). Et c'est elle encore qui va assurer, 
dès 1881, les enseignements destinés aux étudiants des premières 
années qui se préparent à faire, ailleurs, leur médecine.

La loi fédérale sur les professions médicales (1877), puis le 
règlement qui en découle (1879), placent les autorités vaudoises 
devant le dilemme suivant : créer de nouvelles chaires à l'Acadé
mie et lui donner ainsi le statut d'Université ou 1 ' abandonner à une 
situation de second plan. Louis Ruchonnet, redevenu député avant 
d'être élu au Conseil fédéral, prend en main, une fois de plus, 
l'avenir de l'Académie et prépare la Loi du 18 mai 1881. Les 
réformes qu'elle implique sont menées à bien par le conseiller 
d'Etat Charles Boiceau. Cette loi consacre l'existence de la 
Faculté des sciences et lui assure, pour l'avenir, une incontestable 
priorité. Notre Faculté compte désormais trois sections: scientifi
que (sciences mathématiques, physiques et naturelles), pharma
ceutique et de propédeutique médicale avec deux chaires nouvel
les (anatomie et physiologie).

Cette section de propédeutique médicale, dont est issue la 
Faculté de médecine en 1890, ne suscite guère l'enthousiasme que 
ses créateurs sont en droit d'espérer dans le milieu médical 
vaudois. Ainsi, pour le docteur Frédéric Recordon, fondateur de 



l'Asile des aveugles, professeur extraordinaire à la Faculté des 
sciences (1873-1874) et chef du Service sanitaire cantonal, «cette 
prétention de créer une chaire d'anatomie et de physiologie est 
réellement ridicule...» Pourtant, en 1804 déjà, Auguste Verdeil, 
alors président du «bureau de santé» et prédécesseur en quelque 
sorte de Recordon, réclame avec insistance la création d'un 
«institut de médecine» à Lausanne.

En 1881 donc, deux chaires nouvelles sont créées à la Faculté 
des sciences. La première (anatomie et embryologie) est confiée 
au Vaudois Edouard Bugnion (v. p. 124). On offre la seconde 
(physiologie) à un médecin russe, Alexandre Herzen (v. p. 155). 
Ce dernier va subir les attaques virulentes de quelques Lausan
nois, opposés déjà à la vivisection. N'est-il pas accusé de cruauté 
et de mauvais traitements à l'égard des six chiens logés dans ses 
locaux de la place du Château? Dans une lettre du 12 novembre 
1882, le conseiller d'Etat Charles Estoppey, chef du Département 
de l'intérieur, se plaint à son collègue Charles Boiceau (de 
l'instruction publique) des «cris perçants, à fendre le cœur, des 
chiens de l'école propédeutique».

Beaucoup ne voient pas d'un bon œil les projets vaudois. Ainsi, 
au bout du lac - où l'on vient de transformer l'Académie en 
Université (1872) - certaines personnes influentes craignent une 
future concurrence. Le 10 octobre 1886, Ruchonnet écrit à 
Rambert: «Depuis que Genève est universitaire, le mot Acadé
mie... va se perdant... Pour nous, devenir Université... c'est 
simplement le struggle for life.» L'un des maîtres de la Haute 
Ecole genevoise, le zoologiste Carl Vogt, n'hésite pas à publier 
une série d'articles, qu'un modeste et éphémère journal local", le 
26 août 1888, traite de «pamphlet violent jusqu'à la grossièreté et 
injuste jusqu'à la calomnie contre les études académiques faites à 
Lausanne, pour montrer que l'Université genevoise est seule 
grande et forte». Il est vrai que Vogt, qui songe surtout aux 
Facultés des sciences et de médecine, traite les Académies de 
Lausanne et de Neuchâtel (qui a aussi le désir de transformer la 
sienne) de «monuments historiques, témoins des temps qui par
tout ailleurs ont passé depuis longtemps... qui végètent». Deux ans 
auparavant, et déjà à propos du biologiste genevois, Eugène 
Rambert fait paraître, dans la Gazgttg (3 février 1886),

*" Editée par le libraire B. Benda sous le titre Z/ t/w'ver.sJé Je EmMa/me - 
Eevae Je /'Ew^eigwewewt Ja/M /a ro?n<MJe, cette revue paraît (45
numéros) du 29 janvier au 30 décembre 1888.
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t/n microscope /jipe <yu^/i7i'se/i/ 
g^mmzsi'ens e/ e/uc/Zan/s en sciences 

vers /57J.

un vibrant article polémique qu'il intitule «L'Académie de Lau
sanne et M. Carl Vogt».

Curieusement, presque tous les professeurs se montrent d'une 
grande discrétion à l'égard de l'éventuelle transformation de leur 
Académie. Quelques-uns semblent même avoir été franchement 
réticents. Pourtant, en rappelant avec insistance au Département 
l'état déplorable des locaux qu'ils occupent, certains membres de 
la Faculté des sciences souhaitent de tout leur cœur cette Université 
nouvelle. A leurs yeux, une telle institution ne peut que leur 
apporter, avec des laboratoires bien équipés, de meilleurs moyens 
d'enseignement et de recherche.

Il faut citer, dans ce sens, le w;on(/<?.sTe, anonyme il est vrai, 
publié au printemps de 1886 par quelques professeurs. Ces der
niers demandent que la donation de Gabriel de Rumine (v. p. 108) 
soit prioritairement réservée à la création d'une Université. On 
sait aujourd'hui que ce document a été préparé par Eugène 
Rambert, toujours sur la brèche, le mathématicien Jules Marguet, 
le médecin Marc Dufour et le théologien Henri Vuilleumier.

Il convient de considérer la Loi du 10 mai 1890 comme «l'acte 
de naissance de l'Université de Lausanne, il faut encore y voir 
l'acte de décès, avec la disparition de la notion d'académie, d'une 
certaine conception de l'enseignement supérieur, de son rôle, de 
sa place et de sa mission dans la société vaudoise»^.

Quelques mots encore sur les conséquences, pour la
de la Loi de 1890. Neuf ans auparavant (Loi du 18 mai 

1881), le Gymnase scientifique est supprimé. Comme ce dernier 
devait permettre, après un an, l'entrée en Faculté, celle-ci se voit 
désormais obligée d'assumer seule la formation complète qui 
conduit aux deux ZMcca/tmréaAs en sciences (mathématiques d'une 
part, sciences physiques et naturelles de l'autre). En 1890, ce 
gymnase est non seulement rétabli mais le Conseil d'Etat lui 
confie la tâche de préparer les élèves, venus de l'Ecole industrielle 
notamment, à ces diplômes. Les charges d'enseignements élé
mentaires attribuées en 1869, pour une bonne part, aux profes
seurs de la Faculté des sciences (qui décernait ces baccalauréats), 
s'en trouvent dorénavant allégées.
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48 Laurent Tissot «Politique et enseignement supérieur: le transformation de 
l'Académie de Lausanne en Université» (1890). Âevue /AslorL/nc vanJo/.sc, 96, 
53, 1988 (p. 54).



III

1890-1990

La Loi du 10 mai 1890 consacre la transformation de L Acadé
mie en Université. Le premier semestre de la nouvelle Haute Ecole 
vaudoise commence le 22 octobre de cette année-là. Mais c'est en 
mai 1891 que vont se dérouler les fêtes inaugurales. Elles attirent, 
à Lausanne, la plupart des hommes politiques du pays, les repré
sentants des universités suisses et étrangères, les délégués des 
sociétés d'étudiants, les anciens gradués de l'Académie...

Louis Ruchonnet représente les autorités fédérales. Il ne peut 
oublier, et ses concitoyens avec lui, l'immense travail qui a été le 
sien, commencé vingt-cinq ans auparavant et qui trouve, en ces 
jours de fête, son aboutissement. Tirons de son discours ces 
quelques mots: «... Elève de cette antique Académie à laquelle le 
baptême d'hier vient donner une nouvelle jeunesse, comment 
pourrai-je vous cacher que devant le spectacle que donne en ce 
moment mon modeste et petit canton de Vaud, je suis fier de lui 
appartenir.»^

Des banquets de rues et des cortèges donnent au peuple vaudois 
l'occasion de manifester son enthousiasme à l'égard de cette 
Université qu'il a souhaitée et qui remplace désormais F Acadé
mie imposée par LL.EE. de Berne.

Au moment de la transformation de l'Académie en Université, 
le nombre des professeurs à la Faculté des sciences est dérisoire. 
Trois d'entre eux$° - qui enseignent à la section de «propédeutique 
médicale» - ont passé à la nouvelle Faculté de médecine. En

49 Félix Bonjour, LoMM ÂMcAonnet (Notice biographique), A. Peter Ed., 
Lausanne, 1906, 56 p.

Il s'agit d'Edouard Bugnion, Alexandre Herzen et Nathan Loewenthal, 
tous professeurs extraordinaires.
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/naagarar/on /e /a noave//e 
aa/vers/ré ea ata/ /§P/. tTzz cor/ège 

/e/i/art à /a p/ace Sa/ar-Lratt^o/x. La 
/é/e /es aa/or/rés e/ /es reprë.?ea/aa/s 
/'aa/rersàë.s étrangères. Les cae/e/s 
e/es co//èges cantonaux /on/ /a /ta/e.

consultant le volume^' des exposés d'installation, donnés en 
octobre 1890, on constate que seul, pour notre Faculté, Henri 
Golliez est nommé professeur extraordinaire. Il présente d ' ailleurs 
deux conférences inaugurales, l'une de géologie technique et 
l'autre de minéralogie.

Six ans plus tard, une brochure consacrée à notre Université^ 
permet d ' apprécier les changements qui ont marqué la Faculté des 
sciences depuis qu'elle est «universitaire». Les huit professeurs 
ordinaires que compte cette dernière en 1896 ont tous été nommés 
du temps de l'Académie! Par contre, sur les treize professeurs 
extraordinaires, six sont entrés à la Faculté depuis 1890. Avant 
cette année là, l'Académie ne compte aucun privat-docent, «cette 
pépinière de futurs maîtres qui assure le recrutement du corps 
professoral dans les universités allemandes». L'Université 
possède désormais ce «rouage supplémentaire» et notre Faculté, 
dès 1896, en a six. Le poste de chargé de cours est également créé 
à l'Université. Mais curieusement, aucun n'a encore été prévu en 
Faculté des sciences.

La Loi du 10 mai 1890, en rétablissant le Gymnase scientifique 
et en déchargeant la Faculté de la préparation des baccalauréats,

5' Dt.scoarx e/ /eço/Mprcwcwcéx à /'oaver/are /ex coars /a /er .s'eate.s/re /e 
/' t/m'vers/zé/eLaaxaatte (Oct. 1890). Edition de /Université, 387 p., Impr. Ch. 
Viret-Genton, Lausanne, 1891.

^L't/wiverxi/é /e Laaxa/we (son organisation et son personnel en 1896). 
Impr. Ch. Viret-Genton, Lausanne, 1896.



permet enfin aux professeurs de consacrer tout leur temps à 
renseignement universitaire et à leurs travaux de recherche. 
Pourtant leur cahier des charges, pendant longtemps encore, reste 
très lourd. Ainsi les titulaires des chaires de zoologie, de botanique 
et de géologie sont non seulement directeurs de leur propre 
laboratoire mais responsables, chacun, des trois musées cantonaux. 
La situation ne commence à changer, et pour certains seulement, 
qu'à partir de 1930.

En 1869, la Faculté est dirigée désormais par un président. 
Onze professeurs vont occuper cette charge jusqu'à la création de 
l'Université. A partir de 1890, c'est un doyen qui l'assume.^

Pour la première fois, en 1905, notre Faculté remet à deux 
savants^ - grâce à qui le tunnel du Simplon a pu être construit - 
un doctorat /zozzorA caztszz. Ce «diplôme», établi par la Loi de 
1890 et redéfini dans celle du 15 mai 1916, est conféré par 
l'Université à «des hommes distingués qui ont rendu des services 
à la science, aux lettres et aux arts, et dont elle veut honorer le 
mérite». Régulièrement, la Faculté des sciences - lors du Dze^ 
AcûzAzzzz'czz.s' - a ainsi la possibilité de témoigner son attachement 
à quelques collègues éminents.

En 1890, la situation de la biologie, à Lausanne, reste encore 
bien précaire. La «propédeutique médicale», légitimement, passe 
à la nouvelle Faculté de médecine, entraînant avec elle les en
seignements d'anatomie, d'embryologie et de physiologie que 
suivent volontiers les étudiants en sciences. En fait, il n'existe plus 
que deux seules chaires de sciences naturelles, celle de botanique 
et celle de zoologie, comme trente ans auparavant !

En 1896, l'Université compte vingt-sept professeurs ordinai
res, trente-deux extraordinaires, six chargés de cours, quatorze 
privat-docents et quatre lecteurs. La Faculté, quant à elle, n'a ni 
chargé de cours, ni lecteur. Sur ses huit professeurs ordinaires, un 
seul est naturaliste. Il s'agit de Henri Blanc, responsable des 
enseignements de zoologie, d'anatomie comparée et d'histologie. 
Parmi ses treize professeurs extraordinaires, deux représentent la 
biologie: Jean Dufour (botanique générale et microscopie bota-

Auguste Chavannes a été te premier président ( 1869-1871 ) de ta Faculté 
des sciences et Henri Blanc son premier doyen (1890-1892).

5411 s'agit des professeurs Hugo von Kager et Max Rosenmund. Le premier 
biologiste à recevoir ce titre honorifique lausannois est le botaniste Emile 
Bumat(1908).



Ä

-i$

AA

AA
AA

AA
Kn

gî

5

Ä 

AA 
AT 
AA
AA 
AA.

A 
'A- 
AA

i40 NATURALISTES ET BIOLOGISTES À LAUSANNE 

)890-)990
nique) et Emest Wilczek (botanique systématique et pharma
ceutique). A côté de ceux-ci, nous retrouvons Samuel Bieler 
(professeur sans mention particulière) qui donne, depuis 1875, la 
zootechnie et la micrographie. La Faculté a encore six privat- 
docents dont deux pour les sciences naturelles: Jules Amann 
(microscopie optique) et Paul Jaccard (embryologie et paléonto
logie végétales).
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L/n cours r/e /oronowie vege/a/e 
/vers 7P23/ <Zonne pur /e pro/esseur 

E. PFi'/c^eE à <r/es etuct/ants eu 
sciences na/uret/es e/ en p/iar/nac/e. 

Z. 'a/np/u7/ieâi're es/ ce/u/ <Ze /Vns///u/ 
<7e /wMnù/ue e/ /a sa//e occupe / We 

nor<7 <7u Az/a/s c/e ttu/nz'ne, /es 
yené/res c/u /bnz/ z/onnan/ sur /a 

p/ace z/e /a A'ponne.

Les chaires restent consacrées, pour l'essentiel, à la taxonomie, 
la floristique et la faunistique, avec des ouvertures vers la mor
phologie comparée. Le développement tout particulier de la 
microscopie est à relever. Sur les six biologistes que compte la 
Faculté, la moitié enseigne cette discipline, incontestablement à 
la mode en cette fin de siècle.

Les laboratoires sont enfin reconnus officiellement. En 1896, 
notre Faculté en possède onze, dont cinq plus ou moins en rapport 
avec la biologie qui, cette fois, a la part belle! Le Conseil d'Etat 
n'a pas hésité à désigner des directeurs pour chacune de ces 
«unités d'enseignement et de recherche», comme on dit aujour
d'hui. En voici la liste, avec le nom du professeur responsable:

Laboratoire Je zoo/ogie e/ J'aaa/o/pie comparée
Laboratoire Je boianizyae systéa/atiz/ae
Laboratoire Je /Microscopie bota/Jzp/e
Laboratoire <7e cbiwie pby.sioiogi//ae
Laboratoire Je chi/Mie agrico/e et J'ceaocbi/Mie Emest Chuard

Henri Blanc 
Emest Wilczek

Jean Dufour 
Louis Bourget

fin 
rep 
ou

cor
po] 
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141Il faut ajouter encore le laboratoire de photographie, dirigé par 
Marius Jaccard (privat-docent depuis 1894), fort utilisé par les 
naturalistes.

Pour ces cent dernières années, il est évidemment impossible, 
en quelques pages, de résumer le développement et la diversification 
des enseignements et des recherches de biologie au sein de la 
Faculté. Aussi, vais-je me borner à quelques personnalités - toutes 
aujourd'hui disparues^ - dont les travaux ont marqué l'évolution 
des sciences de la vie à la Haute Ecole de Lausanne.

NATURALISTES ET BIOLOGISTES À LAUSANNE

1890-1990

Au cours des dernières années de l'Académie, les sciences 
botaniques ont déjà amorcé une certaine diversification. Celle-ci 
va se poursuivre, avec plus ou moins d'ampleur, avec quelques 
arrêts aussi, pendant longtemps encore et aboutir, en 1967, à la 
création de deux Instituts distincts, l'un voué à la botanique 
systématique et la géobotanique, l'autre à la biologie et la phy
siologie végétales. A la fin de ce chapitre, quelques pages 
(v. p. 163) seront consacrées aux recherches actuelles réalisées, à 
Lausanne, dans les différents domaines de la biologie végétale.

Relativement aux enseignements, la taxonomie continue, du
rant quelques années, à figurer seule ou à peu près au programme 
des études. La morphologie comparée prend une certaine im
portance dès 1885. Le développement exceptionnel de l'analyse 
microscopique entraîne 1 ' apparition des premiers travaux pratiques. 
C'est à peu près à ce moment que l'on commence à parler de 
botanique générale. La physiologie végétale est enseignée 
officiellement dès la fin du siècle passé. Cette science, peu à peu, 
va être réservée au second cycle alors que les cours propédeutiques 
seront centrés davantage sur la biologie cellulaire et végétale.

Jean Dufour ( 1860-1903), fils du professeur de physique Louis 
Dufour, commence ses études à l'Académie pour les achever à 
l'Ecole polytechnique fédérale. C'est là qu'il prépare, sous la 
direction de Karl Cramer^', sa thèse consacrée à l'anatomie et à la

55 Aucun collègue vivant n'est cité dans le cours de ce livre. Par contre, à la 
fin de celui-ci (v. p. 183), un certain nombre de tableaux donnent - avec les 
repères chronologiques indispensables - tous les noms de ceux qui ont enseigné 
ou qui enseignent la biologie à la Faculté des sciences.

55 Karl Cramer (1831-1901) a enseigné la botanique générale, dès 1885 
comme privat-docent puis en qualité de professeur (1860) à la fois à l'Ecole 
polytechnique et à l'Université de Zurich. Il a été le maître d'un certain nombre 
de biologistes vaudois.

La biologie végétale

L7ève (7e Æar/ Cramer et Je Ju/ius 
Sachs, Jean Du/our se /air connaître 
par an certain nombre J'excei/ents 
travaux Je «chimie ce/iu/airess. 
/tppeié à Jiriger /a section Je 
physiologie Je /a Station J'essais 
vitico/es Je Lausanne, J organise 
avec succès /a lutte contre /e miiJiou 
et /e p/riV/oxéra. Pro/esseur Je 
botanique générale à /'Cm'versi'té, 
i/ est /e premier à y Jonner un cours 
oj/i'ciei Je physiologie végéta/e.
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prew/ery y'ar<7à7s a/pfa^ <7'EMrope.

physiologie du ßorrago q^'cm<7/A (1882). Certains chapitres, 
résumant ses expériences sur les nutations et l'épinastie de cette 
plante, témoignent déjà de son intérêt pour la physiologie. C'est 
d'ailleurs à Würzburg, sous la direction de Julius Sachs - l'un des 
plus illustres phytophysiologistes du siècle passé - que Dufour 
s'initie à la biologie expérimentale. Il publie, entre 1883 et 1884, 
trois excellents mémoires sur l'ascension de la sève et confirme la 
thèse dite de 1 ' imbibition que Sachs défend depuis 1870. De retour 
à Zurich, il retrouve son maître Cramer, dont il devient l'assistant. 
Il poursuit des recherches sur l'amidon, les oxalates et les tannins 
qu'il réussit à mettre en évidence au microscope. Ses études 
délicates et rigoureuses font de lui un pionnier de la cytophy siologie. 
En 1884, une terrible épidémie de typhus se déclare à Zurich. Les 
autorités acceptent un projet que leur soumet Cramer. Ce dernier 
associe Dufour à ses travaux et c'est à ces deux savants que Zurich 
doit ses premières canalisations d'eau potable.

En 1886, le Conseil d'Etat vaudois lui offre la direction de la 
section «physiologie» de la Station centrale d'essais viticoles. A 
la tête de cet important établissement, il se trouve confronté à la 
lutte contre le mildiou et le phylloxéra qui commençent alors à 
faire de terribles ravages. Pendant près de vingt ans, Dufour se 
dépense sans compter pour perfectionner les méthodes de lutte 
antiparasitaire et pour informer les vignerons. Les techniques 
qu'il suggère et fait appliquer lui valent la reconnaissance du pays 
tout entier et l'admiration de spécialistes étrangers. Ceux-ci 
viennent nombreux, à Lausanne, faire des stages sous sa direction.

Lors de la transformation de l'Académie en Université, Jean 
Dufour est nommé professeur extraordinaire de botanique gé
nérale. Il passionne ses étudiants par un enseignement à la fois 
clair, méthodique, documenté et vivant. Malheureusement, sa 
charge de directeur de la Station viticole l'oblige à renoncer à la 
chaire que nos autorités lui proposent. Il accepte toutefois de faire 
un cours de physiologie végétale, le premier qui soit officiellement 
donné à notre Faculté.

C'est à l'Ecole polytechnique de Zurich que Ernest Wilczek 
(1867-1948) fait ses études de pharmacie; il les achève par un 
doctorat en sciences en 1892. Cette même année, il est invité à 
occuper la chaire de botanique de l'Université de Lausanne et 
commence ses enseignements (botanique systématique, anatomie 
végétale et pharmacognosie) en qualité de professeur extraordi
naire. Dix ans plus tard, il est promu à l'ordinariat et devient, en 
1910, directeur de l'Ecole de pharmacie.



Excellent montagnard (il avait un diplôme de guide), Wilczek 
est avant tout un botaniste de terrain. Chaque fin de semaine, les 
étudiants - et tous ne sont pas de la Faculté des sciences - 
participent avec enthousiasme à ses excursions dans les Alpes. 
Spécialiste du genre Hteracùptt, il connaît bien la flore de divers 
pays (la Corse, l'Afrique, les Andes) où il se rend pour de vastes 
campagnes d'herborisations. Il crée le jardin alpin de Pont-de- 
Nant, l'un des premiers du genre en Europe, qu'il dirige - avec 
celui de Lausanne - jusqu'en 1937.

Après ses études à notre Faculté, Arthur Maillefer (1880-1960) 
s'initie àl'algologieàFribourg-en-Brisgau. De retour àLausanne, 
il achève son doctorat qu'il consacre à l'E/Mt/e x/tr /e

grande. Il a été question, plus haut (v. p. 132) de cette 
étude originale faite dans le cadre de recherches sur l'évolution. 
Chargé de cours dès 1912, il est nommé professeur extraordinaire 
sept ans plus tard. Son enseignement porte sur la génétique et la 
physiologie végétale, disciplines auxquelles il doit renoncer, en 
1936, pour assumer les cours de botanique systématique. Un an 
avant sa retraite, le Conseil d'Etat le nomme professeur ordinaire.

L'originalité et l'intérêt des recherches de Maillefer n'ont 
guère été reconnus dans notre pays. Et pourtant, il doit être 
considéré comme l'un des meilleurs botanistes expérimentateurs 
de son temps. Dès 1907, et pendant une quinzaine d'années, il 
s'attache successivement à l'étude approfondie de trois grands 
problèmes physiologiques à propos desquels les chercheurs 
n'arrivaient guère à s'entendre. Il s'occupe d'abord de l'analyse 
mathématique du géotropisme - comme on disait alors. Dans 
l'impossibilité de maîtriser une quelconque approche biochimi
que (les phytohormones ne seront découvertes qu'un quart de 
siècle plus tard), Maillefer multiplie les données cinétiques (réac
tions de courbure en fonction du temps) qu'il obtient avec des 
instruments de son invention. La précision de ses résultats lui 
permet de proposer un certain nombre de lois dont on reconnaît, 
aujourd'hui encore, l'intérêt. En 1914, il commence à réaliser 
toute une série d'expériences sur l'ttsc^ns/on <7c /a A cette 
époque les mécanismes proposés sont fort controversés. Selon son 
habitude, Maillefer commence par refaire toute une série d'essais 
à l'aide d'un équipement astucieux qu'il réalise lui-même. Les 
données quantitatives acquises lui permettent de reprendre 
l'examen critique des théories en cours et de proposer, à son tour, 
des interprétations nuancées. Il aborde enfin l'étude des wonve- 

de certaines plantes supérieures, liés à des structures 
particulières. A cet effet, il construit un appareil à

,4rtùur A7ai//e/er, un (distingue 
Zu'o/og/ste <7e notre un/versùe où ù 
enseigne /u pùys/o/ogie vegeta/e, 
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Ses recùercùes sur /es e//ets <7e /u 
pesanteur sur /es p/antes /ont 
encore autorité.
Dessin au crayon c/'Æc/. Guinanc/ 
/.Saria/, Lausanne/

L'auxano/nètre <7e Juttas .Sacùs 
/7S747 <yuepe//ectionna^4rtùur 
Maù/e/er pour ana/yser /a croissance 
<7'une p/ante.
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dessiner inédit, couplé à un microscope. Avec cet instrument, 
souvent imité, il réussit à reproduire d'une façon remarquable des 
structures histologiques dont la précision étonne les spécialistes.

Renonçant hélas à la physiologie, Maillefer se consacre dé
sormais à l'étude de certains genres dont il devient vite un 
remarquable connaisseur. Citons ses travaux sur les alchemilles et 
les valérianes. Avec ce matériel, il invente un système original 
permettant l'inventaire coordonné des caractères et la diagnose
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complète des espèces. Il laisse de nombreux manuscrits (plus 
d'une dizaine sur les A/MLsetMw) que beaucoup de connaisseurs 
souhaitent voir publiés.

Florian Cosandey (1897-1982) fait d'abord des études d'ingé
nieur avant d'obtenir sa licence en sciences. Nommé maître au 
Collège de Sainte-Croix, il commence, avec Charles Meylan, à 
s'intéresser aux desmidiacées. Ce travail est l'objet de sa thèse de 
doctorat (1933) qui lui ouvre les portes de l'Université. Trois ans 
plus tard, en effet, il succède à Emest Wilczek. Maillefer reprend 
alors l'enseignement de botanique systématique et Cosandey est 
chargé, en qualité de professeur extraordinaire, de la botanique 
générale. En 1943, il est appelé à l'ordinariat. Il s'intéresse aux 
Tourbières-notamment à celle des Tenasses qui devient propriété 
de l'Etat. Cosandey en fait l'inventaire des algues et des pollens 
fossiles. Responsable des jardins botaniques universitaires, il 
développe celui de Pont-de-Nant et installe à Montriond le jardin 
qu'avait établi Wilczek, à la fin du siècle passé, sur les pentes de 
la Cité (v. p. 115).

Après une excellente thèse de doctorat sur «Le parahéliotro- 
pisme des feuilles du Robinier» - préparée sous la direction 
d'A. Maillefer - Suzanne Meylan (1898-1986) commence une 
carrière d'enseignante à l'Ecole Supérieure puis au Gymnase des 
jeunes filles de Lausanne. Dès 1928 et jusqu'à 1983, elle est 
rédactrice des publications de la Société vaudoise des sciences 
naturelles. Grâce à ses exigences et un dévouement exemplaire, 
les bulletins et mémoires vont être d'une exceptionnelle qualité.

Malgré ses lourdes activités pédagogiques, S. Meylan réussit 
à poursuivre quelques travaux expérimentaux. Elle s'intéresse 
notamment aux mouvements de certaines plantes et à la pho
toperception de celles-ci. A sa retraite, elle revient à l'institut de 
biologie et de physiologie végétales pour se consacrer à plein 
temps—pendant presque quinze ans - à la recherche. Mlle Meylan 
s'attache plus particulièrement à l'analyse de l'électroconduc- 
tibilité des tissus végétaux. Le thème majeur des travaux de 
l'institut étant la régulation hormonale de la croissance cellulaire, 
S. Meylan entreprend l'étude des relations entre les propriétés 
bioélectriques et la redistribution des auxines, la polarité de 
transport in vivo de ces hormones... Elle découvre, par exemple, 
que la résistance offerte par les parois cellulaires à des micro
courants, appliqués à des racines, est d'autant plus faible que les 
cellules ont une croA-wncc plus élevée. Ses dernières publica-
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La biologie animale

tions portent sur l'extension des tissus, les auxines-oxydases et 
l'électro-osmose.

Durant les dernières années de l'Académie et celles que va 
vivre la nouvelle Université, l'évolution des enseignements et de 
la recherche en zoologie est à peu près identique à celle que 
connaît la botanique. Une seule chaire existe, orientée surtout vers 
la taxonomie et la faunistique. Quelques cours d'anatomie géné
rale et de zoologie appliquée complètent très partiellement les 
enseignements de base. Lorsque la «propédeutique médicale» est 
créée, la physiologie, l'embryologie et l'histologie entrent à la 
Faculté des sciences. Mais ces disciplines lui échappent au mo
ment où est fondée la Faculté de médecine. Dans le cadre de cette 
dernière, des laboratoires de biologie humaine se constituent peu 
à peu, où l'on se sert d'animaux de laboratoire. Et voici pourquoi, 
aujourd'hui encore, une physiologie animale s'est développée 
parallèlement à celle de notre Faculté. La création de l'institut 
suisse de recherches expérimentales sur le cancer (ISREC) a 
permis une extension remarquable de nouveaux centres spécialisés 
notamment dans l'analyse des propriétés des cellules des verté
brés supérieurs.

Vers 1930, l'institut de zoologie s'engage dans une voie nou
velle, celle de la cytologie chromosomique alors que, parallèlement, 
dans le cadre du musée de zoologie, l'entomologie suscite toute 
une série de travaux originaux. Plus tard, en 1970, deux instituts 
sont créés - l'un regroupe tout ce qui concerne la zoologie et
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t/ne sa//e de /revaux praUdues //a 
/adora/o/re de zoo/og/e e/ 
d'ana/om/'e comparée au ßa/a/s //e 
dumme f/923/ La por/e du 
/bnd s'ouvre sur /'amp/u7/iéâ/re <yu/ 
occupe /'ai'/e sud du Lâ/tmen/.

F écologie animale, l'autre, la biologie animale et, plus récemment, 
la biologie moléculaire. Les recherches qui caractérisent l'un et 
l'autre sont résumées à la fin de ce chapitre (v. p. 168).

Henri Blanc (1859-1930) fait ses études à l'Académie puis à 
Fribourg-en-Brisgau où il prépare, sous la direction d'Auguste 
Weismann (v. p. 132), sa thèse. Celle-ci traite de l'AzMdo/me et 
F/iysw/ogze Je Z'apparez'/ sexMc/ /?iâ/e Je.s P/icz/aMg/Je.s' (1880). 
Blanc a vingt-quatre ans quand le Conseil d'Etat le nomme 
professeur extraordinaire pour le cours d'histologie récemment 
introduit dans le cadre de la «propédeutique médicale» de la 
Faculté des sciences. L'année d'après, il donne un enseignement 
de zoologie médicale complété par des travaux pratiques de 
microscopie. En 1885, il est chargé des cours de zoologie et 
d'anatomie comparée. Professeur ordinaire en 1891, ü enseigne 
encore, au départ de F.-A. Forel, une partie de l'anatomie et de la 
physiologie générales. Mais il faut savoir que Blanc donne aussi 
des leçons à 1 ' Ecole normale, à l'Ecole Vinet et à F Ecole cantonale 
d'agriculture. «Pendant quarante-six ans, sans un moment de 
lassitude, presque sans un jour de maladie, Henri Blanc prodigua 
son savoir aux étudiants... Son enseignement fut empreint d'une 
autorité convaincante.»^ Les quelques thèses de doctorat, faites 
dans son laboratoire, se rattachent, pour la plupart, à l'hydro
biologie. Conservateur du musée de zoologie depuis 1890 -

57Pau! Murisier, «Prof. Dr. H. Blanc». Actes S.H.S.N., Saint-Gall. 487-492, 
1930.

gue/^ues dessins de cedu/es 
am'ma/es feours d'anatomie comparée 
d'L/enr/ ß/anej.
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comme adjoint de Jean Larguier, puis, dès 1904, en qualité de 
directeur, Blanc organise les salles d'exposition au Palais de 
Rumine; elles sont inaugurées en 1909.

Bien que n'ayant jamais enseigné à notre Université, Auguste 
Barbey (1872-1948) doit figurer ici. Après des études d'expert 
forestier en Allemagne puis en Suisse, il s'établit à Montcherand 
près d'Orbe. Ses recherches en entomologie commencent avec sa 
thèse (1901) consacrée aux Sco/yt/<7c.s'. De ses voyages au Maroc, 
dans les Balkans, il rapporte de nombreuses observations confron
tées à celles qu'il fait dans le Jura, le Jorat et le midi de la France. 
Devenu un expert sur le plan international, Barbey publie un 
«Traité d'Entomologie forestière», vite classique. Ses recherches 
lui valent le titre de lauréat de l'institut de France et de docteur 
honoris causa de l'Ecole polytechnique fédérale.

Pendant vingt-neuf ans, Paul Murisier (1879-1950) est l'assis
tant du professeur Blanc. Bien que chercheur extrêmement doué, 
il a du mal à poursuivre quelques travaux personnels tant sont 
lourdes les tâches et les besognes subalternes qu'il doit assumer. 
C'est lui qui installe les collections anciennes dans les nouveaux 
locaux du bâtiment de la Riponne. Il crée une salle réservée à la 
faune régionale et met en place un petit musée d'anatomie com
parée qui fait encore 1 ' admiration de tous. Murisier réussit tout de 
même à terminer sa thèse de doctorat (1920). Nommé professeur 
extraordinaire, en 1929, et directeur du Musée de zoologie, il 
abandonne au bout d'un an la première de ses charges pour raisons 
de santé.

On doit à ce savant modeste de remarquables travaux sur la 
pigmentation de la truite et quelques notes originales sur le 
gynandromorphisme et l'albinisme des oiseaux. Il s'intéresse 
encore à la greffe de l'œil et à divers problèmes relatifs à la faune 
locale. Il laisse au Musée cantonal de très belles planches et des 
moulages de l'encéphale et du cœur de divers Vertébrés, qui 
permettent d'apprécier son talent, ses connaissances et son goût. 
D'ailleurs, «...l'homme est inoubliable. Généreux et serviable, 
très ironique, doué à la fois d'un grand pouvoir de sympathie et 
d'une agressivité très vive, romantique et voltairien, Murisier, de 
santé fragile et probablement tiraillé par les exigences contradic
toires de sa structure psychique, a vécu un véritable martyre....»

sa Robert Matthey, «P. Murisier». r/c /a Socicté .sc/rv:-
65, 94-95, 195 L
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Metcy)A.cLse 2

Six diagrammes c/i ro mo.so m/i?nés, 
dessinés par Sober/ MatiAey, 
correspondant à diverses p/iases 
d'évo/ar/oAi r/a no^aa des ce//a/es cia 
Chamaeles vulgaris.
7/ne p/ane/ie tirée rie .son ouvrage 
Les chromosomes des vertébrés, 
Songe, Lausanne, 7949.
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Qzze/paæ /to^Zn'c/tej, par/??/ /as /rès 
/toATt/trMisas espèces z/écrz'Zej par 

rlagas/e ßar/?ey. Ces co/éopZèræ' 
creusezi/ c/arts /e Z?o/s, sous /'écorce, 

de co/77p//<?ués cou/o/rs <?u/ /eur 
per/zzeZZeztZ de se uourr/r eZ où Z/s 

po/7z/eziZ /eurs ceu/s. CeZZe 
Z//ayZraZz'o/7 corre^pozzd à une parZ/e 

c/'une p/ancùe Z/rée dtz /ivre 
Les Scolytides de l'Europe centrale 

/7PO7/

Louis Baudin (1885-1961) a son brevet d'instituteur lorsqu'il 
prépare une licence puis une thèse à l'Université de Lausanne. Ce 
travail est consacré à la répartition verticale du plancton lémanique 
(1916). Maître de biologie au Collège puis au Gymnase scientifi
que, il poursuit pendant quelques années des recherches sur la 
physiologie respiratoire et circulatoire de crustacés et de poissons.

Robert Matthey (1900-1982) obtient sa licence à notre univer
sité et prépare son doctorat (1924) sous la direction du professeur 
Bruno Galli-Valerio. Après quelques stages à Berlin, Vienne et 
Wimereux, on le retrouve à Genève où il est assistant d'Emile 
Guyénot et donne un cours de privat-docent. Dès 1929, il est 
chargé d'un enseignement de zoologie à Lausanne. Il est nommé
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(1931) professeur extraordinaire puis, en 1938, professeur ordi
naire.

Depuis 1922, année de la publication de son premier article 
scientifique, jusqu'au dernier (1979), bien après la date de sa 
retraite, il se livre inlassablement (et le plus souvent en solitaire) 
à des travaux de recherche. C'est à l'analyse microscopique des 
chromosomes et à la cytotaxonomie que Matthey voue l'essentiel
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Xpràs une tAèse Je parasito/og/e 
présentée J Lausanne, PoAert 
MattAe^ est assistant J'Lmi/e 
Gu^énot à Genève. 7/ commence, 
avec /a/, ses recAercAes sur /es 
cAron7oson7e^ Jes vertébrés <?u J7 
poursuivra Jurant toute sa carrière à 
Lausanne. 7/ a presse trente ans 
çuanJ J es? cAargé Je /'enseignement 
Je /a goo/og/e à notre université. 
7PAofogra/?A!'e JeP.-F. Pi/et, 79S0J

iniver- 
ésseur 
nne et 
Emile 

, il est 
ommé

Gne a^nare/Ze reAaayjée Je gonacAe 
- Jocuwen/ ori'g/'na/ Je 7077 - Je 
Paa/ Maris/er. 7/ s 'agi? Je 
préparations J'Prj'tAropAages 
pigmentaires Jti tissu TympAoiJe Je 
/a traite. Grossissement Je PorJre Je 
7750 /ois.



Mus mattheyi es/ ane pe/he sot/rts 
//es savanes </e /S4/r/çae e/e /'Oaes/ 

</ecr/7e per FraacF Pef/er /7e 
Mesee/e <7e Fer/'s e/ JetF'ée à Foher/ 

Me//Aey ^u/ e/; c é/ec//e /a /orwa/e 
cAro/MOSOw/z/ee.

de ses intérêts. Se jouant d'innombrables difficultés techniques, il 
réussit à débrouiller aussi bien la caryologie des Orthoptères 
parthénogénétiques que celle d'un grand nombre de petits mam
mifères. Un livre sur Le .s c'ù/Ywycww?&\' c/e.v vcr/é/t/ry, paru en 1949, 
couronne ses travaux et consacre sa réputation. Durant presque 
une cinquantaine d'années, il s'attache, avec le plus grand soin, à 
compter et à décrire les chromosomes de très nombreuses espèces. 
Avec une grande probité, dans un article critique publié vers la fin 
de sa vie (1976), Matthey reconnaît la relativité de certains con
cepts qu'il avait lui-même défendus. Ainsi, le nombre de chro
mosomes ne présente plus, en soi, une valeur sélective. Les 
modifications, au cours du temps, du bagage chromosomique (le 
coryo/ypg) d'un individu ne sont pas liées à toutes celles que subit 
son aspect morphologique. L'évolution qui se marque au niveau 
du nombre des chromosomes des Insectes et de la plupart des 
Vertébrés paraît curieusement indépendante de celle qui caractérise 
les gènes et qui conditionne les changements de forme et de 
fonctions des individus concernés.

Il n'empêche que la contribution de Matthey à la cytogénétique 
moderne est considérable. Ses recherches lui valent le Prix Benoist 
(1945) et le doctorat honoris causa des universités de Rennes 
(1952) et de Genève (1953). Il apporte un éclatant démenti à tous 
ceux qui prétendent que les qualités du chercheur sont inconciliables 
avec celles de l'enseignant; on peut être à la fois un savant réputé 
et un excellent professeur. «En un temps où sciences et techniques 
apparemment se confondent et où le langage de l'enseignant, à 
l'université même, sous prétexte de concision et de précision, 
s'appauvrit au point de devenir souvent inintelligible, Robert 
Matthey s'est constamment préoccupé de donner à ses cours une

tes cT/rowosowes z/'a a Mus 
mattheyi /7e sexe wascM/à?. Yt parh'r 
/7'a/7e p/zotograp/u'e prise au uu'cro- 

scope pAoto/u/yue c/'uu «noyau», 
/'/'mage e/e chacun //es 34 

cArowoso/nes a ete cfécoupee et ces 
cfern/ers sont regroupes par 

paires /i à 77, p/us /es c/trontosontes 
sexue/s A*y/ Fous ces ci/ro/nosornes 

- c/ont /a structure /tétérogène est 
4ien visit/ie - sont à /a ntê/ne écAe/ie.

r4 titre int/icati/i /a /ongueur /tes 
ci?ro/noso/nes 2 est //'environ 
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formulation claire, dans un français où le jargon technologique 
était le plus possible absent. Pour lui, F élégance de F expression 
était primordiale, elle ne pouvait que faciliter la compréhension et 
l'assimilation des faits et des idées. Avec lui, le «style» d'une 
leçon avait encore un sens et une finalité. Accompagnant son 
exposé de schémas suggestifs qu'il dessinait avec talent, d'un trait 
rapide et sûr, le professeur Matthey savait, ponctuant ses explica
tions de remarques pleines d'humour, maniant le paradoxe avec 
un art consommé, rendre attrayantes les descriptions les plus 
ingrates et les théories les plus rébarbatives.»^

Appartenant aune vieille famille de Genève, Jacques Bouthillier 
de Beaumont (1901-1985), fait toutes ses études dans cette ville. 
A l'Université, il est l'élève d'Emile Guyénot et consacre sa thèse 
(1928) à des problèmes de cytologie. Son camarade d'études et 
ami, R. Matthey le fait venir à Lausanne (1932), comme chef de 
travaux du laboratoire de zoologie.

Un an après, Beaumont est conservateur du Musée zoologique 
dont il assume la direction dès 1943. Privat-docent d'entomologie 
(1934), puis chargé de cours (1938), il est nommé professeur 
extraordinaire en 1953.

Beaumont réorganise et développe les collections du Musée et 
en fait un véritable centre de recherche. Lui-même s'occupe des 
hyménoptères aculéates dont il devient un spécialiste réputé puis 
entreprend encore l'inventaire des odonates et des psocoptères de 
Suisse romande. Il a décrit quelque 220 espèces et sous-espèces 
nouvelles. Grâce à lui, l'entomologie a retrouvé, dans notre pays, 
la popularité qui fut la sienne au début du siècle passé. Avec 
beaucoup de générosité — il sait conseiller chacun, distinguant 
d'ailleurs avec humour les amateurs des professionnels qui, 
disait-il, «dépensent de l'argent pour faire de l'entomologie»... ou 
en «gagnent en faisant de l'entomologie»^°.

Licencié et docteur ès sciences de notre Université, Henri- 
Alcide Guénin ( 1911 -1978) est nommé chef de travaux à l'institut 
de zoologie (1945). Premier assistant à l'Université de Groningue, 
il y reste de 1947 à 1949. De retour à Lausanne, il donne un cours 
de privat-docent (1949) puis enseigne comme chargé de cours 
(1952) et professeur associé (1959) la zoogéographie. Le Conseil 
d'Etat le nomme professeur extraordinaire (1964) puis ordinaire

^Paul-Emile Pilet, «Un humaniste lausannois fête ses 80 ans: hommage au 
Professeur R. Matthey». Gazette 4e Lansanne 167, p.1-3, 19-20 juillet 1980.

6° Claude Besuchet, «J. de Beaumont, notice biographique». Bni/etin 4e /a 
Société vaM4oi.se 4e.s sciences natarei/es,. 78, 81-89, 1986

t/n L/yménoptère mâ/e 4a genre 
Myzine (Meria beaumonti).
Le nom /atin in4iane aue /'espèce a 
été 4é4iée à J. 4e ßeaumont.
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(1969). Au départ de R. Matthey il devient directeur de l'institut 
de biologie animale. D'une vaste culture zoologique, Guénin 
consacre ses travaux de recherche, en microscopie photonique 
d'abord puis en miscroscopie électronique, à la morphologie 
cellulaire.

Paul Bovey (1905-1990), docteur es sciences naturelles de 
notre Université, assure, jusqu'en 1950, la direction de la section 
d'entomologie des Stations fédérales d'essais viticoles, arboricoles 
et de chimie agricole de Lausanne. Nommé à l'Ecole polytechni
que fédérale de Zurich, il occupe durant une vingtaine d'années la 
chaire d'entomologie. Membre fondateur de la Société vaudoise 
d'entomologie, il en sera son premier président (1945-1947). 
P.Bovey publie de nombreux travaux originaux sur la défense des 
plantes contre les insectes et sur des problèmes phytosanitaires.

La biologie en Faculté 
de médecine

Il n'est certes pas question d'établir un inventaire de tous les 
laboratoires et les instituts de la Faculté de médecine où l'on fait 
de la biologie. Je ne retiendrai ici que les enseignements conduisant, 
ainsi que le précise déjà le règlement de notre Faculté du 3 août 
1917, à l'obtention de certains certificats spéciaux prévus dans les 
plans d'études des licences en sciences naturelles. Ceux-ci ont été 
remplacés par des demi-certificats, deux d'entre eux sont consi
dérés comme équivalents à un certificat préparé dans notre Faculté.

Pendant quelques années, l'hygiène et la parasitologie d'une 
part, la physiologie de l'autre, correspondent à ces certificats 
spéciaux. Il vaut donc la peine de rappeler, très brièvement, le 
souvenir de ceux qui, bien que professant à la Faculté de méde
cine, ont enseigné à de nombreuses volées d'étudiants en sciences.
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C 'est en 1897 que Bruno Galli-Valerio (1867-1943) est nommé de
professeur extraordinaire de parasitologie et de médecine expé- cor
rimentale. La chaire qu'on vient de lui offrir a été créée pour lui. on
Elle est complétée, un semestre plus tard, par l'enseignement de à q
l'hygiène. Promu à l'ordinariat en 1904, il quitte son poste trente- hui
cinq ans plus tard. Avec la création du certificat d'hygiène et de / M
parasitologie, la plupart des étudiants en biologie ont le privilège, coî
partagé avec ceux de médecine et de pharmacie, de suivre les cours idé
de ce maître éminent. Plusieurs de ses élèves préparent sous sa 
direction une thèse de doctorat qu'ils défendent à notre Faculté. sei

Galli-Valerio publie plus de quatre cents travaux originaux qui qu;
vont de la médecine à l'art vétérinaire, de l'hygiène industrielle et coi
tropicale à l'agriculture, de la zoologie et de la botanique à 
l'apiculture et à la pisciculture. C'est pourtant à la parasitologie
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qu'il donne le meilleur de lui-même. Ses recherches sur les 
arthropodes et les vers - dont il décrit de nouvelles espèces et leurs 
hôtes intermédiaires - ses observations sur les trypanosomes des 
escargots et des rats et sur les leptomones des euphorbes démon
trent, à elles seules, tout l'intérêt qu'il porte à la biologie générale.

Paul Hauduroy (1897-1967), élève de la Faculté de Strasbourg 
et agrégé de celle de Paris (1926), succède à Galli-Valerio en 
1939. Le certificat dont la Faculté des sciences lui confie la 
responsabilité, devient celui de bactériologie, parasitologie et 
hygiène. Professeur extraordinaire d'abord, il est nommé ordi
naire en 1947 et meurt l'année où la «limite d'âge» lui impose de 
prendre sa retraite.

Les travaux d'Hauduroy et de ses collaborateurs - certains 
viennent de notre Faculté et font une thèse avec lui - portent 
essentiellement sur les bactériophages, les bactéries non filtrables 
et les mycobactéries. Il publie de nombreux articles et ses ouvrages 
sur les ultravirus et les techniques microbiologiques le font 
connaître bien au-delà de notre pays. C'est à lui que l'on doit le 
Centre universitaire de microscopie électronique et le Centre 
international de distribution de souches et d'informations sur les 
types microbiens, tous deux installés à Lausanne.

De 1871 à 1895, la physiologie est enseignée à notre Faculté par 
François-Alphonse Forel (v. p. 93). Avec la création de la 
«propédeutique médicale» (v. p. 134), la physiologie humaine est 
désormais confiée à Alexandre Herzen (1839-1906). Né à 
Wladimir, il est le fils de 1 ' écrivain et patriote Alexandre-Ivanovitch 
Herzen. A huit ans, il suit son père en exil; il commence ses études 
de médecine à Londres pour les achever à Beme avec une thèse 
consacrée aux CcWrcs* /poJA'cCcmw Je /'ttcJo/i En 1865,
on retrouve Herzen à Florence où il travaille avec Maurice Schiff 
à qui il succède en 1876. A côté de ses travaux de physiologie 
humaine, il publie en 1869 un livre intitulé SWa parente/a /A?

e /e dont le succès est considérable. Cet ouvrage
contribue, l'un des premiers, à faire connaître au grand public les 
idées de Charles Darwin^'.

Nommé, en 1881, professeur extraordinaire à la Faculté des 
sciences, Herzen est promu à l'ordinariat, en Faculté de médecine, 
quatorze ans après. Moniste (v. p. 130) enthousiaste, il essaie de 
concilier les données scientifiques avec son credo philosophique.

*" Ch. Darwin fait paraître son ouvrage Origin o/Apecies en 1859.

Contraction tnuscu/aire, par action 
d'un courant é/ectrique, d'unepatte 
de grenouille fd'après Æ.-J. Marey/ 
Alexandre /fernen réalisa ce genre 
d'expériences pour ses étudiants.
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Son influence est grande auprès des étudiants en sciences et en 
médecine. Durant les vingt-cinq ans qu'il passe à Lausanne, il 
publie de nombreux articles sur le système nerveux, la digestion, 
la psycophysiologie, des problèmes touchant la morale, la politi
que et l'éducation. Il laisse des un livre
de vulgarisation.

En 1907, Maurice Arthus ( 1862-1945) remplace Herzen, comme 
professeur extraordinaire. Il hérite aussi l'enseignement de phy
siologie de la Faculté des sciences qu'il donne jusqu'en 1932, 
année où il prend sa retraite. Maître de conférence à la Sorbonne 
(1890), professeur à Fribourg (1896), il travaille à l'institut 
Pasteur de Lille (1900), puis prépare plus tard un certificat 
complet. A Marseille, il enseigne la bactériologie dès 1903, 
lorsque le Conseil d'Etat l'appelle à Lausanne. Arthus y arrive 
avec une réputation bien établie que lui valent ses recherches sur 
l'anaphylaxie locale (appelée désormais «phénomène d'Arthus»). 
Il publie de nombreux travaux sur la coagulation du sang, les 
venins, les sérums antitoxiques et fait paraître un P/écA c7A/w'<? 

qui va connaître, de 1895 à 1935, onze éditions.

Alfred Fleisch ( 1892-1973) est professeur extraordinaire (1932) 
puis ordinaire (1934) de physiologie. Elève, à Zurich, de R. W. 
Hess, puis à Cambridge de F. G. Hopkins - l'un et l'autre futurs 
Prix Nobel - il s'attache d'abord à l'étude de la régulation de la 
circulation sanguine et des phénomènes d'oxydo-réduction. Ti
tulaire de la chaire de physiologie à Dorpat (Estonie), il y commence 
ses recherches sur la respiration qu'il poursuit, à Lausanne, en les 
complétant par des travaux sur la nutrition. Fondateur de l'institut 
suisse des hormones et des vitamines, Fleisch joue un rôle pré
pondérant, durant la dernière guerre, en qualité de président de la 
Commission fédérale de l'alimentation.

Son œuvre scientifique couvre non seulement la physiologie et 
de nombreuses disciplines médicales mais encore la chimie et la 
physique biologiques. Il reçoit le Prix Benoist, en 1953, et le 
doctorat honoris causa de l'Université de Nancy (1960). Beau
coup d'étudiants de notre Faculté, attirés par les qualités d'ensei
gnant de Fleisch, choisissent de faire le certificat de physiologie. 
Quelques-uns, leur licence terminée, préparent sous sa direction 
un doctorat ès sciences.

Vers 1960, la biochimie (on ne dit plus guère «chimie biologi
que») est séparée de la physiologie et donne lieu, quelques années 
après, à un nouveau demi-certificat. Par ailleurs, le demi-certificat 
de bactériologie, de parasitologie et d'hygiène est remplacé par
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157celui de microbiologie. Enfin un demi-certificat de pharmacologie 

fait son apparition.
La Faculté de médecine - et quatre de ses instituts - continue 

donc à dispenser des enseignements que peuvent suivre nos 
étudiants en biologie et en sciences naturelles au cours du second 
cycle de leurs études. Il n'est pas inutile d'insister sur l'incontes
table intérêt d'une telle organisation que des raisons d'économie, 
pour une bonne part, ont suscitée. Fréquentant les mêmes cours et 
suivant ensemble des travaux pratiques communs, les étudiants 
apprennent, durant leurs études, à mieux se connaître. Ces contacts, 
sans aucun doute, vont faciliter les rapports entre nos futurs 
biologistes et ceux qui, plus tard, pratiqueront la médecine ou 
poursuivront des recherches en biologie médicale.

En 1963, l'Etat de Vaud acquiert la campagne de Dorigny, au 
sud-ouest de Lausanne. La même année, une Commission d'étude 
pour le développement de l'Université est créée. Dans un rapport 
(février 1965), elle propose la construction d'un Centre Universi
taire à Dorigny. Le transfert de l'Université est alors décidé, à 
l'exception de la Faculté de médecine qui reste, avec les hôpitaux, 
dans le quartier du Bugnon.

Le «Campus» de 
Dorigny

Le campagne c/e .Dor/gny à /e /m 
XL///** s;'èc/e. Dessm de

J. J. ß/edermann /*vueparZ/e//e/
Oe aperçoit, à gaac/te et aa /bec/, /es 
sd/toaeZZes da CAâZeau .S'at'nt-Mat're, 
de /74cadém/e e/ de /a CaZbèdra/e. 
/t / 'arr/ère-p/an, à drohe, /a roMZe 
CM/ conda/'Z à Morges. DevanZ, /'allée 
d'arbres QW amène an Châ/eaa 
de Dorigny /à gaache/
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7/.y # MK y?eM /KOMM (7e Tre/ite a/7j <?Me 
7'E/M/ <7<? Laue/ T/eweK? pro/?wMM-e 
c/e /c ca/7?/?Mg/?e <7e Do/7gK^' /?OMr 

iK^/a/Zer /'t/zM've/'si'/e. gtMj'oMrcf'/iMi, /e 
«caWjPM^)) y'6feK<7 SMr 67,7 /ic <7ûKf 7 

occMjPés /?ar c7e /a /orê/. 7//CM/ 
a/'0M7er, à ce/a, M/?e SMr/irce <7e 

76,6 /w réserves CM Cen/re spor/7/ <7e 
/'T/m'vers'iYé e/ <7e /*Eco/e 

po/y7ec7i/M'?Me /é<7éra/e c7e EaM^MKKe.

Dès 1965, une Communauté de travail pour la mise en valeur 
des terrains de Dorigny est chargée de préparer un plan directeur 
de la future Université. Un rapport est déposé, deux ans plus tard, 
et le Grand Conseil l'adopte en décembre 1967. En janvier 1968, 
le Conseil d'Etat désigne un Comité directeur, formé de trois 
membres qui travaillent bénévolement et dont la charge est 
d'assurer le transfert par étapes de l'Université. Le Bureau de 
construction de l'Université de Lausanne-Dorigny (BUD) a pour 
tâche d'assister techniquement et administrativement le comité 
directeur.

En application de la loi fédérale sur l'aide aux universités (juin 
1968), le Canton de Vaud reçoit une aide dont le montant correspond 
à 50% environ du coût des investissements. La surface des terrains 
attribués à l'Université (plan d'extension de mars 1968) est de 
91,1 ha dont 16,6 ha réservés au centre sportif commun à l'Uni- 
versité et à l'EPFL.

Le Collège propédeutique de la Faculté des sciences, inauguré 
le 12 novembre 1970, est le premier bâtiment construit à Dorigny. 
Il marque une option originale relativement aux constructions de 
la Faculté. Destiné en effet à tous les enseignements des deux 
premières années propédeutiques, il abrite quatre grands amphi
théâtres susceptibles d'accueillir plus de 300 étudiants chacun, 
des salles de cours et de nombreux locaux pour les travaux 
pratiques. Cet édifice loge encore le service du décanat, une 
cafétéria et, exception à la règle évoquée plus haut, l'institut de 
mathématiques et l'institut d'informatique, ce dernier créé en 
1987.
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Sc/iéwa Ju campus é/aO/7 à par/i'r 
Je /a p/io/o Je gauc/ie.

Le Co/Zège propéJeu/iyue. 
t/ne par/7e Je /a /a^aJe suJ avec, 
à gauc/ie, /'en/rée principa/e suivie, 
à Jroùe, Jes /ocaux réservés à 
/'aJnu'nTs/ra/i'on Je /a Facu//é Jes 
sciences. L'n &as, /'a Je oue.s7 Ju 
0â/7men/ e? Jes/enê/res Jonnan/ au 
couc/ian/. Les sa//es Je /ravaux 
pra/ùzues Je /no/og/e ce//u/a7re e/ 
végé/a/e occupen/ /e Jern/er é/age, 
ce//e Je ^oo/og/'e e/ Je Zno/ogi'e 
an/ma/e son/ au niveau en Jessous. 
La cons/ruc/lon Je ce Oâ/ùnen/ - /e 
premier Je l'7/nlversl/é à TDorlgn^ - 
a commencé en avril 1909. // es/ 
Inauguré /e 72 novembre 7970. Sa 
su/yace Orale es/ Je 22 299 m* e/ son 
volume IcuOe SM) Je 72272 mL 
Coû/ /o/a/ /'cons/ruc/lon e/ 
Inven/alre/Fr. 22209000.—.
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La mise en service du Collège propédeutique permet de résoudre 

la plupart des problèmes touchant les enseignements du premier 
cycle. La place existe désormais pour accueillir tous les étudiants 
qui se destinent à des études scientifiques et ceux qui entrent en 
Faculté de médecine et à LEcole de pharmacie. Pourtant, leurs 
examens propédeutiques réussis, ces jeunes gens ont du mal, pour 
la suite de leurs études, à se loger dans les instituts universitaires. 
Ces derniers sont à l'étroit dans des locaux qui, pour beaucoup, 
remontent au temps où l'Académie est devenue Université. Il faut 
attendre l'implantation à Dorigny de tous les autres services de la 
Faculté pour que ce «goulot d'étranglement» disparaisse. Cela va 
prendre environ vingt ans.

La /ace oaejt da bâtiment de 
biologie de /'t7/averjite. Sa 

co/Mtractàm a commencé à /a /ta de 
7930 et j'es? achevée aa débat de 

/'été 7933. La sar/ace aa sot de ce 
bâtiment est de SS00 m', sa sat/ace 

braie de 77963 nF et son vo/ame 
7cabe SL4J est de 62320 nF. Le coât 

iota/ (constract/on^ et inventaires^ 
est de Fr. 34722000.—.

Les instituts de physique sont les premiers à quitter la place du 
Château et la rue César-Roux pour s'installer dans le bâtiment des 
sciences physiques, inauguré le 14 février 1974. Puis le 7 septem
bre 1983, le bâtiment de biologie est officiellement mis en 
fonction pour le semestre d'hiver 1983-1984. Il regroupe enfin les 
instituts disséminés au Palais de Rumine, à la place du Tunnel et 
au pied de la colline de Montriond. A leur tour, les différents 
instituts des sciences de la terre abandonnent le Palais de Rumine 
pour occuper provisoirement une partie du second bâtiment des 
Facultés des sciences humaines (BFSH 2), dont l'inauguration a 
lieu le 9 septembre 1987. En automne 1988 commence la cons
truction de la nouvelle Ecole de Pharmacie, terminée en 1991.
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Les serres ch/ bâtiment de bio/ogie à 
Dorigny, inaMgMrées pue/pues mois 
après ce dernier. La construction 
centra/e, orientée est-ouest /de droite 
à gauche/ abrite /es /ocaux de service 
et de préparation. Débouchant sur 
ce//e-ci, ein// ga/eries vitrées 
permettent des macrocu/tures en 
conditions semi-contrô/ée.s et 
réservées à /a bio/ogie végéta/e, /a 
botanique et à des é/evages de 
/Vnstitut de zoo/ogie et d'éco/ogt'e 
anima/e. zlu premier p/an, /a «super
serre» automatisée de physio/ogie 
végéta/e.

H ne sera question ici - et très brièvement - que des travaux*'* 
en cours, d'une part dans les instituts et laboratoires de biologie de 
la Faculté des sciences et, de l'autre, dans les musées cantonaux 
de botanique et de zoologie.

La Section de biologie et les cinq autres sections (mathémati
ques, physique, chimie, sciences de la Terre, Ecole de pharmacie) 
de notre Faculté sont définies par le règlement du 1^ janvier 1982.

62 La première version de ces textes, chargés de les présenter d'une façon 
accessible, ont été, pour l'essentiel, rédigés par les responsables de chaque unité 
d'enseignement et de recherche.

t/n peu partout dans /a campagne de 
Dorigny, entre /es diverses 
constructions, s'étab/it 
progressivement - et depuis cinp ans 
environ - un verger expérimenta/. 
7/ est constitué par des variétés de 
/radiers cu/tivés autrefois dans /a 
campagne vaudoise. t/n projet, en 
voie de réa/isation - et assuré par 
/Vnstitut de bio/ogie et de 
physio/ogie végéta/es - consiste dans 
/a réa/isation de cu/ture de tissus 
in vitro de ces arbres /mise en p/ace 
d'une «banpue de gènes»/ /ci une 
vue de /a p/antation de pommiers 
avec, dans /e fond, /e bâtiment 
du Rectorat.

La recherche en 
biologie

EN FACULTÉ
DES SCIENCES
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En fait, leurcréationaété proposée déjàle 18juin 1964,en séance 
du Conseil de faculté. L'accueil fait à ce projet est pour le moins 
réservé. Cependant, on peut lire dans le procès-verbal du 19 mars 
1965 : «qu ' il conviendrait de donner aux sections qui commencent 
à prendre corps une tâche bien précise...». Ne serait-il pas «...utile 
que chaque section (...) désigne un représentant qui pourrait jouer 
le rôle d'intermédiaire entre tous les membres du Conseil et le 
doyen?» Le Conseil est favorable à cette proposition.

Et c'est à la séance du Conseil du 24 juin 1965 que les premiers 
délégués des sections sont désignés. Ils constituent la commission 
de planification dont la tâche est de maintenir à jour le plan de 
développement et de sauvegarder les intérêts de la Faculté. Cette 
commission, avec des charges plus diversifiées, est à l'origine du 
«bureau» actuel.

La Section de biologie comprend sept unités d'enseignement et 
de recherche, à côté de celles rattachées à la Faculté de médecine 
(v. p. 154). Quatre d'entre elles correspondent à des instituts et 
deux à des laboratoires à la tête desquels un professeur ordinaire 
a la charge de directeur. La cinquième de ces unités est logée à 
l'institut de biochimie de la Faculté de médecine et compte deux 
professeurs extraordinaires appartenant à la Faculté des sciences.

La situation se présente donc ainsi^:

//rs'h/w J<? /?/o/og/<? et Je pAy.wJag/c végéta
Directeur : Professeur Paul-Emile Pilet

/avatar Je Jotanà/a^ .syyJwafà/ae et Je géoôo/aaJ/ae 
Directeur : Professeur Heinz Clémençon

/a.s7JaZ Je zao/ogic et J'éco/ogie aaà??a/<?
Directeur : Professeur Peter Vogel
//es'Jw Je /Jo/ogie aaà?7a/c
Directeur : Professeur Walter Wahli

(7/7Jé Je /)/opAy.J^7/e et Je 6/wJ/We
Professeurs Bernhard Hirt et Pierre Jollès
Laboratoire Je pAytogérét/r/ae ce/JJaâe 
Directeur : Professeur Jean-Pierre Zrÿd

Laboratoire J'aaa/yxe a/tra.S'tractara/e'^
Directeur : Professeur Jacques Dubochet

L' 
par lt 
à part 
par h 
en 1S

L' 
régul 
géné 
que ( 
des r 
res. I 
corn] 
gaze 
leur 
fixât 
leurs 
l'exa 
(rhét 
surf?

Et 
de 1 
(grai

E 
E ;

ai Le nom de ces Moites J' e/ Je rec/?erc/?<?.s est donné dans I ' ordre
de leur création. es

61 Ce laboratoire est lié au Centre de Microscopie électronique de l'Univer- .n'o/o
sité. biolc
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L'apparente complication d'une teiie organisation s'explique 

par ie fait que ces unités ont été progressivement mises en place 
àpartir des deux iaboratoires de botanique et de zoologie, reconnus 
par la Loi de 1869 déjà et dédoublés respectivement en 1967^ et 
en 1970.

L'analyse du contrôle biochimique et biophysique de la 
régulation de la croissance des cellules correspond au thème 
général des recherches de phytophysiologie. L'aspect biochimi
que concerne avant tout les diverses propriétés des hormones et 
des régulateurs dont dépendent l'extension et la division cellulai
res. Diverses perspectives d'étude sont à signaler: la teneur de ces 
composés endogènes (grâce à un équipement de chromatographie 
gazeuse et de spectrométrie de masse et à l'immunocytochimie), 
leur métabolisme (synthèse, conjugaison et dégradation), leur 
fixation sur des sites récepteurs membranaires, le transport de 
leurs répondants radio-actifs. L'aspect biophysique porte sur 
l'examen de l'extrusion des protons, de l'extensibilité des parois 
(rhéologie) et de la distribution des charges bioélectriques à la 
surface du plasmalemme.

Les variations de la croissance sont mesurées par l'analyse 
de l'allongement des racines sous l'action de la pesanteur 
(graviréaction) et celle du taux en protéines de divers tissus

Æto/ogz'c cf 
pAys/c/cg/g wgé/c/c.y

L/ne racine aie Mais et .sa coi//e, 
recouvrant .son .sommet et /ormée de 
ce//u/es ai/ongées /microscopie 
é/ectronique à ba/ayage; RO x J.

6$ En fait, dans le cadre de l'institut de botanique, un Laboratoire de pby- 
s/o/ogie végéta/e a été créé en 1959 pour devenir, huit ans après, l'institut de 
biologie et de physiologie végétales.

Le graphique donne, en /onction 
du temps, /a vitesse de croissance 
d'une population de racines cu/tivées 
dans des conditions rigoureusement 
contrô/ées. /lu temps zéro, une 
tec/mÙ7ue microc/ururgica/e permet 
d'en/ever /a coi//e, en suivant 
/'opération à /'aide d'un microscope 
et d'un écran LE. L'a/iongement 
des racines décoi/'/ees /D) augmente 
p/us que ce/ui des racines intactes //), 
indi/uan/ notamment /a présence, 
dans /a coi//e, d'inhibiteurs de 
croissance. Les traits verticaux 
représentent /'écart sur /a moyenne 
des va/eurs obtenues.
Dans /e diagramme /B/ /es vitesses 
de courbure /vers /e bas) de racines 
p/acées horizonia/ement sont 
reportées par rapport au temps. 
La «graviréaction» est pratiquement 
nu//e pour /es racines décoij/ées /D). 
Cette observation montre que /a 
coi//e est /e siège de /a 
graviperception.
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E$
Â--2*

$

Tssus de ce//u/es dont /a paro; a ë/ë 
e/ùn;'nëe, /es pro;op/as/es /vo;'r auss; 

p. /67j re/ornten/ ce//e dern/ère.
Æeux //nages pr;'ses au /n/croscope 

ë/ec/ron;'pue à ba/ayage / x 2<%)0? de 
pro/op/as/es de rac/nes de Mats, 

y) gauebe, M/! prorop/asre/ra;c/;e/nen/ 
préparé avec son p/aswa/ezn/ne 

bosse/ë pat /'en/oure e/ sur /epue/ 
par endroû on observe an réseau de 
/n;'crp/;'br;7/es ce//u/os;'pues, po;'n; de 

dëpar/ d'une nouvede paro/. 
rl droite, on peu/ vo/r un pro/op/as/e 
en cu/ture depu/s pue/pues jours avec 

des /n;'croy7br;7/es p/us Penses pu; se 
co//en/ para//è/en?en; à c/'au/res e/ 
pu; correspondent à une paro; en 

/ra;n de se re/or/ner.

cultivés, en conditions steriles (v. p. 166). L'emploi de racines, 
soumises notamment à des interventions micro-chirurgicales, 
permet la mise en évidence d'inhibiteurs endogènes de crois
sance. Ce matériel facilite l'étude quantitative d'un certain nom
bre d'interactions hormonales.

Divers problèmes relatifs à la régulation de diverses fonctions 
cellulaires sont abordés grâce à l'utilisation de cultures de cellules 
et de protoplastes, et à l'aide de fractions membranaires. L'étude 
des propriétés d'un certain nombre d'enzymes (auxines-oxy- 
dases, peroxydases, chitinases) complète l'analyse des princi
pales caractéristiques fonctionnelles des cellules végétales en 
croissance.

Quelques-unes de ces recherches sont réalisées en collabora
tion avec le département de physiologie végétale d'Osaka (Japon), 
les centres de phytobiologie cellulaire de Long-Ashton et de 
Leicester (Angleterre), le laboratoire de morphogenèse et de 
cytologie végétales de l'Université P. et M. Curie et celui 
d'ultrastructure cellulaire de l'Ecole normale, à Paris. Elles per
mettent, sur un même matériel d'étude et à propos de thèmes 
complémentaires, d'utiles confrontations des techniques et des 
données expérimentales.

Parallèlement, un autre groupe de travail s'attache à l'analyse 
biochimique de la germination des graines oléagineuses et à celle 
des systèmes enzymatiques de mobilisation des réserves lipidiques 
(en particulier: cycle glyoxylique), après isolation préalable des
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organclles enjeu. Quelques thèmes sont à mentionner: purification 
des enzymes par toutes les techniques classiques, et par 
chromatographie d'affinité et d'interaction hydrophobe; étude m 
v/'tro de leurs caractéristiques de régulation; localisation 
intracellulaire de la protéosynthèse des enzymes concernés; déter
mination de leur mise en place dans les organelles; examen de la 
cinétique d'apparition des mRNA correspondants.

Les recherches s'inscrivent dans trois domaines principaux : la 
mycologie, la botanique systématique et la géobotanique.

En mycologie, c'est la taxonomie analytique et expérimentale 
des champignons supérieurs (comme les Agaricales et les 
Basidiomycètes) qui est abordée, mettant en œuvre des techniques 
de culture m v/7/ o, de cytologie, d'analyses chimiques et numé
riques réalisées en laboratoire et des recherches sur le terrain.

Les travaux de botanique systématique portent sur l'étude des 
agrégats critiques correspondant à certaines espèces très proches 
et que l'on essaie de débrouiller par des techniques de 
cytotaxonomie et d'électrophorèse.

En géobotanique (plus particulièrement orientée vers la 
phytosociologie et la phyto-écologie), les recherches sont con
sacrées à la description de la végétation au niveau de la région. 
Elles conduisent à l'établissement de cartes détaillées sur la 
distribution des plantes. Des travaux sont entrepris parallèlement 
sur la flore vaudoise, suisse et tropicale.

/i pari/r <7'o/?serva//oa.s /a//e.s 5ar 
/e w^cé/i'aoi <7'a/ie woMMyure, 
/e Mucor ?paio.sas ^à gaac/ie/ 
/'orc/iaa/ear pea/ y//wu/er /a 
croKMHce ^*U77 «w^ce//aw 
aa/77er/çae^ /*/ravai7 ea co//a/?ora//o/i 
avec /e <7epar/ewea/ <7e 
wal/ieiwaP'i/aes <7e /"EPÆL/ 
Le^ ;'/Mage.s' /'à c/roàe/ pr/jej loa/es 
/es 60 w/na/es, ///asfrea/ ce/re 
/ec/ia/pae. La <?ompara/.so/i 
s/a/M7/<yae (/e /a worp/io/og/e <7a 
wo<7è/e avec ce//e <7a cAawp/gaoa 
per/we? <7e w/eux éva/uer /ej 
woc/a///és <7e /a cro/.ssaace <7e ce 
c/era/er.

^2 U "------------------------- Uj

4-
]5Z4 U

4^'



166 Cu/ture in vitro de tissus de Carode 
/v.p. 764/ /Iprès s/er<7/sa//'oa, des 
/rag/nents de racines son/ p/acés 

dans un /ni/ieu nutrity so/ide /4/
Xu /ou/ de <7ueh?ues y ours, on voit 

apparai/re des néo/orwations 
ce//u/aires /atéra/es 771; et apica/es 

/Cy ça/ ne contiennent pratipue/nent 
p/us de carotènes mais s'enrichissent 

en ch/orophy//es. Feux ou dois 
se/naines après, on rèadse des 

cudures secondaires /F/ à partir des 
néo/or/nations apparues sur /e 

/rag/nent initiai. On dans/ère /es 
«e^p/antats» dans de grands//acons 

contenant un /ni/ieu di//erent du 
pre/nier et /'on obtient, après 

p/us/eurs wois, de vo/un7ineuses 
cudures /F/ pu 'd est possdde de 

«repipuer» inde/ini/nent. 
C'est à partir de ce /natérie/ pue /'on 
dose certaines hor/nones endogènes 

au niveau cedu/aire et /ne/nbranaire.

Page de droite; Ces protoplastes 
sont des structures cedu/aires 

débarrassées, par /'action d'engy/nes, 
de /eurs parois et d/nitèes seu/e/neni 
par une /ne/nbrane, /e p/asvna/e/n/ne 

/v.p. 764/ 
Fn /taut, à gauc/te, des protop/astes 

de /euides de ra/npon. g! droite, 
un protop/aste /o/iaire - riche en 

c/t/orop/astes - en train de /usionner 
avec un protop/aste racinaire re/np/i 

par une /arge vacuo/e co/orée in vivo 
par du 7?ouge neutre. Fn bas, des 

protop/astes de racines de /nais vus 
en /iuorescence. Ce dia/nètre moyen 

d'un protop/aste est de /'ordre de 
0,04 /n/n, ce/ui d'un cb/orop/aste de 

0,006 /n/n. 
rlyant un pias/naie/n/ne nu, /es 

protop/astes se prêtent bien à toutes 
sortes d'ana/yses re/at/ves aux 

/ne/nbranes /charges bioê/ectr/pues, 
sites récepteurs.../

Fe p/us /eur/usion, re/ative/nent 
/aci/e, avec d'autres protop/astes, 

per/net de réa/iser des «hybridations 
somatipueso/ pue /'on peut co/nparer 
à /a /econdation nor/na/e et courante 

entre ga/nètes.





t68 Zoo/og/f f f ^co/ogz^

t/ne Masara/g7!e wMje^e (Crocidura 
russuta) avec .sas ^aa/re y'ea/ies. 

L'/ngesLoa your?!a//ère c/e ce? aa/wa/ 
es/ reportée ea /bac//oa c/a /ewp.s 

wesare a/?rè.s /a yecoac/aLo?! /a 
dro;7e/ Oa remarçae /'aaga:e/?/a//o^ 

<7e ce/Ze Z/!gesU'ow ^a/ correspo/:^/ à 
un «e//brf reyroc/acZ//'» /n/eMe, 

propre aux pe/às waw/H//êres. La 
/?ro<^uc//on yourna/Zère c/e /a// <^e /a 

Musara/gne pyg/nea (Sorex minutus) 
peu? Repasser /e yo/<7s corpore/ 

de /a /e/ne/Ze.

Un premier domaine de recherche concerne i'écophysiologie 
dont le but est d'interpréter les caractères physiologiques dans des 
contextes écologiques et évolutifs. Elle met en évidence la valeur 
adaptative de ces caractères dans l'environnement auquel l'orga
nisme est confronté. La signification des différents niveaux de 
dépenses énergétiques chez de petits mammifères est au centre des 
recherches poursuivies. Les études expérimentales en laboratoire 
et sur le terrain permettent de comprendre les relations entre le 
métabolisme énergétique, la thermorégulation, les rythmes d'ac
tivité, les stratégies alimentaires, le taux de reproduction, voire la 
longévité. L'influence des facteurs du milieu sur le cycle d'un 
organisme est abordée sur de petits crustacés, les daphnies, 
matériel de choix, pour leur rapide reproduction et parce que 
les femelles ont la faculté de pouvoir se passer de mâles 
(parthénogénèse) lorsque les conditions sont idéales.

A un niveau encore plus complexe, celui de la cohabitation de 
plusieurs espèces, se situent les problèmes de compétition, des 
rapports entre proie et prédateur, entre hôte et parasite. Ici l'écologie 
théorique, au moyen de modèles mathématiques, cherche à dégager 
des explications et des prédictions sur la dynamique des popula
tions. Des travaux expérimentaux ont pour but de vérifier 1 ' approche 
théorique. En écologie appliquée, la modélisation d'écosystèmes 
cherche à simuler par ordinateur le fonctionnement de systèmes 
précis, en vue de leur gestion pratique. Ainsi, la modélisation du 
cycle du phosphore dans le Léman doit fournir un outil prévisionnel 
permettant d'améliorer la lutte contre la pollution.

L'étude des mécanismes impliqués dans la spéciation, c'est-à- 
dire l'évolution des espèces, est également entreprise. Quel est le 
rôle des mutations chromosomiques dans ce processus? Les
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B/'o/ogZ^ <3WW<?/g'Les recherches portent sur le problème de l'expression des 
gènes dans des cellules animales et leurs virus. Deux modèles 
expérimentaux différents sont l'objet d'une étude, au niveau 
moléculaire, des mécanismes de mise en activité sélective et de 
répression des gènes.

Cæ MMsartngHæ aa groupe Sorex 
araneus /or/we/P MP eroewb/e 
morp/!o/ogM7Me/77en/ /rè.s* bowogèMe 
//<?ar crôpe e/ mandibules à gaacbe/ 
Par cop/re, e//e5 5e <^M7mgMep/ e/Mre 
e//e5 par /eurs cbrowojowe^ <?a/ CM/ 
evo/ae par /as/oM rPe/e^e/Ps 
pripu7(/j ;<yepZ;bMe.S' Ma/'.S' eo/pb/pés 
<7(//erew/?7ep/. Sar c/e.s* wicropAo/05', 
/rai/ee.s par orcPna/ear, op peM/ 
observer aie fe//es WMfaP'op.s /MM 
cbrowosowe be ces WMsaraigpes 
va/a/sapae //I? e/ vaae/o/se /B/ 
a//ec/aaZ /a porboa b e/ / por/ee par 
/a base y. Ces wafabops ewpêcbepr 
/es cro/sewep/s e/ aboM/Zssep/ à 
aies espèces HOMve//es.

Musaraignes du genre Sorex, en particulier la Musaraigne carrelet 
avec ses nombreuses races chromosomiques, présente un excel
lent modèle. En effet, des races locales comme la «race Valais» et 
la «race Vaud» ont visiblement atteint un niveau de «semi- 
espèces» qui freine l'hybridation entre ces deux formes 
chromosomiques. Dans un cadre plus large, les techniques ap
pliquées dans l'étude de la^pécm/zon (morphométrie, caryologie, 
biochimie) fournissent des données précises pour des recherches 
taxonomiques, phylogénétiques et zoogéographiques. Elles sont 
appliquées à certains groupes de petits mammifères en prove
nance du monde entier, grâce à la collaboration avec certaines 
Universités (USA, URSS, Israël, Burundi, Afrique du Sud).

En écologie animale, on est tout naturellement préoccupé de 
l'avenir de la faune. Les espèces soulevant des problèmes à cause 
de leur pullulation (mouettes rieuses, corneilles noires) présentent 
tout autant d'intérêt que les espèces menacées (perdrix grise ou 
certains batraciens). Ayant accepté de jouer le rôle de centre de 
coordination pour l'édition d'un hA
programme initié par la Société suisse pour l'Etude de la Faune 
sauvage, les chercheurs contribuent à établir une base plus solide 
pour la connaissance et la protection de la faune locale.



170 CaZ/are in vitro Je ce//a/es 
//épa//'paes. Âa p/io/o /gross/'ssemen/ 
/ma/: J00 /o/'s/ prise an microscope 

à con/ras/e Je p/zase montre Jes 
ce/inies vivantes /ormant ane seaZe 

coacAe et ayant conserve Zears 
specia/isations /par exempte, 

syn/Z/èse Je proteines sér/^aes/

La synthèse, dans le foie de vertébrés ovipares, du précurseur 
des protéines du vitellus (la vitellogénine) est strictement contrôlée 
par les œstrogènes sécrétés par les ovaires. L'hormone est trans
portée à l'organe cible par la circulation sanguine puis, dans les 
hépatocytes, elle agit directement sur l'activité des gènes de 
vitellogénine. Ce modèle se prête bien à l'étude des événements 
intracellulaires de la perception, puis de la transmission d'un 
signal hormonal conduisant à l'induction génique. La compré
hension des mécanismes sous-jacents devrait permettre 
) élucidation de nombreux processus biologiques clés, puisque les

t/n /ragmenz Je gène con/enan/ Ja 
DAZ4 Zre.spon.saJ/e Je /a réponse à 

Z'a?s/raJ/'oZ e/ /e s/7e J7'n/7/aJon Je /a 
Zranscr/p/zonZ es/ /ncaZ/é Jans an 

ex/ra/7 Je pro/éz'nes nac/éaz'res. /Les 
comp/exes pro/éz'nes - DAZ4 <yu/ se 

/ormen/ son/ observés en 
mzcroscopze éZec/ron/'^ae 

/grossz'ssemen//ma/: 22^ 000/o/s).
L '/'mage Je gaac/ze mon/re /ro/s 

comp/exes /Zèc/zes/ ce/a/ Ja cen/re 
comprenJ ane 7?M4-po/yméra.se, /es 

Jeax aa/res corresponJen/ aa 
récep/ear à /'œ.s7raJ;'o/. Dans ce//e Je 

Jro/7e, on vo// an comp/exe 
«récep/ear à /'ces/raJ/o/-Z)ADt m/s 

en év/'Jence par Je /'or co/Zo/JaZ. 
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stéroïdes et leurs récepteurs sont impliqués dans les phénomènes 
les plus divers allant de la division cellulaire à l'organisation du 
système nerveux central. Ils sont également liés à l'étiologie de 
plusieurs maladies (comme le cancer du sein et de l'utérus).

La régulation de l'expression génique tardive chez le virus de 
la vaccine constitue le second thème de recherche. Ce virus est 
génétiquement très proche de celui de la variole, mais il n'est 
pathogène qu'en de rares cas. Son matériel génétique est constitué 
d'une molécule de DNA de grande taille comprenant environ 200 
gènes, alors que les plus petits virus n 'en ont que quelques-uns. Le 
cycle de multiplication du virus a lieu dans le cytoplasme de la 
cellule infectée et se déroule en deux phases. Quand le virus y 
pénètre, un premier groupe de gènes (les gènes précoces) est 
exprimé. Les produits de ces gènes, des enzymes, servent 
principalement à la mise à nu du DNA viral et à sa duplication. Dès 
que le DNA est répliqué, les gènes tardifs sont exprimés et leurs 
produits sont principalement des protéines d'assemblage de nou
velles particules virales. Ainsi, les gènes du virus de la vaccine ne 
sont pas tous exprimés en même temps. Il existe une régulation 
temporelle de l'activité génétique dont la base moléculaire est à 
l'étude.

Les petits virus à DNA (virus polyome et SV40) servent de 
modèles pour les études relatives à la duplication du DNA, la 
transcription, la structure et les fonctions de la chromatine. Des 
molécules de chromatine intactes de ces virus peuvent être isolées 
et étudiées m vitro, ce qui n'est pas possible pour la chromatine 
cellulaire.

Le groupe de recherches s'occupe aussi des parvovirus qui 
contiennent une molécule de DNA monocaténaire et linéaire. Les 
mécanismes de contrôle de l'expression des gènes, tant bi vivo que 
in vitro, sont étudiés avec l'intention d'élucider notamment les 
déterminants qui font qu'un virus se multiplie dans un type de 
cellules et pas dans un autre (spécificité de l'hôte).

Les recherches auxquelles un certain nombre d'étudiants en 
biologie participent, dans le cadre de notre Faculté, sont consacrées 
à l'établissement de la structure et à l'étude des propriétés et de 
l'évolution d'un certain nombre de protéines, de glycoconjugés et 
de peptides biologiquement actifs. Tous ces travaux - dont une 
grande partie sont réalisés dans un laboratoire parisien du CNRS
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- font appel aux mêmes méthodes (microtechniques de la chimie 
des protéines, techniques de la biologie moléculaire, techniques 
enzymologiques et immunologiques).

Plus de la moitié des séquences de lysozymes «c» (type poule) 
connues ont été déterminées par ce groupe de recherche. Leur 
présence a été démontrée non seulement chez les oiseaux et les 
mammifères, mais aussi chez les reptiles, les poissons et les 
invertébrés. Ces recherches ont prouvé, avec le lysozyme «c» 
comme modèle, que l'adaptation des espèces à un nouvel envi
ronnement est rendu possible par des changements affectant 
certains enzymes clés : ainsi les lysozymes «c» des estomacs de 
ruminants sont devenus des enzymes digestifs. Par ailleurs, d'autres 
lysozymes ont été caractérisés. Ils sont complètement différents 
des enzymes «c» par leurs séquence, leur masse moléculaire, leur 
action sur des substrats : lysozymes «g» (type oie), lysozymes 
d'invertébrés, lysozymes de plantes (ronces, vigne vierge) en 
cours d'étude; ce sont des enzymes de défense qui ont souvent de 
fortes activités chitinasiques^'. Par ailleurs, des études moléculaires, 
consacrées aux caséines, ont montré de grandes analogies entre les 
phénomènes de coagulation du lait et du sang. La mise en évidence 
d'analogies de séquence entre la chaîne g du fibrinogène et la 
caséine k a ouvert la voie à l'étude d'un certain nombre de courts 
peptides antithrombotiques isolés de la caséine. D'autres recherches 
ont pour objet les immunomodulateurs dont un lipopeptide ac
tuellement en phase d'études cliniques et des peptides libérés au 
cours de la digestion de la caséine. Citons encore les études 
moléculaires des protéoglycanes du cartilage, des plaquettes 
humaines, de la comée et les recherches de génétique moléculaire 
appliquée à l'étude de deux protéines du système nerveux central 
et périphérique.
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Le thème principal appartient à la génétique cellulaire somatique 
des végétaux. Une première direction concerne l'étude du pro
blème de la régulation de l'expression d'un caractère génétique de 
cellules en cultures. Le pourpier répond à la plus grande partie des 
exigences posées par ce type de recherches. Des études sur la 
génétique de la couleur des fleurs, sur la biosynthèse des pigments 
/téta/aihe.s', sur l'expression des différents types colorés dans des 
cellules en cultures (ceci aussi pour la betterave rouge) sont

66Une partie de ces travaux sont réalisés en collaboration avec l'institut de 
biologie et de physiologie végétales.
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réalisées et l'isolement de l'un des gènes impliqués est en cours 
d'étude. Des essais d'application biotechnologique dans le domaine 
de la production d'additifs alimentaires (colorants) complètent 
ces expériences.

La deuxième direction porte sur l'emploi de mousses dont 
l'étude, trop négligée, concerne leur comportement vis-à-vis de la 
lumière; elles présentent en effet un phototropisme net et rapide. 
Sur patent, un procédé de transformation efficace
a été mis au point qui permet de transférer dans une cellule de cet 
organisme un gène choisi et d'en contrôler l'expression. Le but est 
de pouvoir mieux comprendre comment un gène peut être activé 
ou réprimé, chez les plantes, par la lumière.

Les travaux de recherches sont axés sur la cryo-microscopie 
électronique et ses applications à l'étude de la structure et de la 
fonction du matériel génétique (morphologie du noyau cellulaire 
et topologie du DNA). Durant les cinquante premières années de 
son existence, la microscopie électronique s'est trouvée lourde
ment handicapée par le fait que, les microscopes travaillant sous 
vide, ce ne sont que des spécimens secs qui peuvent être observés. 
Or l'eau est de beaucoup le constituant le plus abondant de la 
matière vivante. Sans elle, la matière biologique est altérée dans 
ses formes, et ses fonctions sont perdues. La situation a récemment 
changé grâce au développement de la cryo-microscopie électroni
que qui permet d'immobiliser l'échantillon en le gelant sans en 
changer la structure (vitrification) et de l'observer ainsi à très 
basse température (environ -160°C). L'application de ces métho
des est relativement simple lorsque le matériel à observer est sous 
forme de suspension liquide. Bien plus difficile est la situation 
lorsque l'on part d'un tissu ou de tout autre spécimen massif. Le 
bloc est congelé avant d'être coupé en tranches minces; la 
congélation doit se faire en '/too^ de seconde et les tranches doivent 
avoir l'épaisseur de '/300e de cheveu.

L'un des buts essentiels des travaux est de placer, au sein de la 
structure complexe de la cellule, les processus tels que la réplication 
du DNA, sa transcription ou les modifications qui mènent à 
l'élaboration du message génétique. Ces phénomènes sont étudiés, 
d'une part au niveau cellulaire, c'est-à-dire sur tranches ultrafines 
de cellules intactes, et d'autre part au niveau moléculaire, après 
une lyse et une dispersion de la cellule, mettant «à nu» certains 
constituants moléculaires qui peuvent ainsi être observés directe
ment au microscope électronique. Les méthodes de recherche
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utilisées mettent à profit des comme les spéci
fiques dirigés contre divers constituants cellulaires et permettent 
de replacer dans leur contexte les processus que les analyses 
biochimiques ou de biologie moléculaire doivent «arracher» de 
leur organisation originale afin de les étudier m v/7/o. Ces ap
proches sont largement complémentaires et contribuent ensemble 
à la compréhension du fonctionnement de la cellule vivante.

/ipa/ocy/æ i/e Fa/ en in/crojcop/e 
e/ewonAyne. Z.es c?en.x grenats 

«cerc/es» //eur diamètre est afe <5 
son/ ctes noyaux /A// avec c/es /ac/ies 

sombres <Ze c/irowia/iue où c/onn'ne /e 
29AZ4 e/ an /ont/ c/a/r /7e 

nac/éoy?/as/ne? on /'on voi/ /es 
nac/éo/es /7Vt// r/c/ies en FAZ4. Ce/ 

ac/i/e auc/é/pue s'o/iserve anss/ c/ans 
/e re/i'cu/uw ///FA à cô/e ùupue/ on 
no/e /a présence ù'o/gaue//e.s /O/, 

corresponctan/ à c/es grana/es <7e 
sécrétion ou à cfes in/toc/ionc/ries, 

e/ <7u g/veogène /G/

DANS LES MUSÉES
CANTONAUX

Il a été question, tout au long de ce livre, des collections - dont 
EEtat de Vaud a pris la charge - destinées à faire connaître au 
grand public la faune et la flore d'ici et d'ailleurs. A coté de cette 
tâche de vulgarisation et de pédagogie, les Musées sont des 
conservatoires où l'on garde précieusement des échantillons et 
des spécimens - parfois d'une grande rareté - récoltés et décrits 
par des naturalistes qui ont travaillé dans notre pays et à l'étranger.

Ces Musées cantonaux sont encore, comme les instituts uni
versitaires, des centres où se poursuivent d'actives recherches. 
Deux de ces institutions sont consacrées à la biologie:
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MMgéc c/e zoo/ogz'e
Directeur: Pierre Gœldlin de Tiefenau; Daniel Cherix et Michel 
Sartori, conservateurs

/<7/'<V/n.s
Directeur : Gino Müller; Jean-Louis Moret
Il convient de mentionner les étroites collaborations, au niveau 

de renseignement et de la recherche, qui les lient, notamment, aux 
Instituts de zoologie et d'écologie animale et de botanique systé
matique et de géobotanique.
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Les collections du Palais de Rumine (v. p. 112) offrent une 
remarquable sélection des principales familles d'animaux de 
toutes les parties de la Terre. La Direction a fort judicieusement 
renoncé aux pratiques qui consistent à entreprendre des expédi
tions lointaines pour «aller chasser l'espèce manquante». Seuls 
l'achat de spécimens tués depuis longtemps et une collaboration 
avec les zoos permettent de compléter les collections. Mention 
doit être faite de quelques collections prestigieuses, acquises ces 
dernières années: les fourmis d'Heinrich Kutter, les ichnenmons 
de la région paléarctique de Jacques Aubert, les éphémères

t/g zoo/ogzg

)nt 
au 
tte 
tes 
et 
its 
er. 
ni
es.

X gauc/ie; /a Zé/e z/'un 
Ephémèroptère (Baetis...) vive en 
/n/croscopze e/ecfronù/ue à balayage. 
7/ s'ag/7 z/'un mâ/e z/on/ /a 
paru'cu/arùë es/ //'avoir //es yeux 
composes z/oub/es; un a?// /a/éra/ 
norma/ e/ un a?i/ occipi'/a/ en /ur&an.

Deux* z/esszns /nez///.s z/e /arves <7// 
Paragus absidatus. Le/i'/e mouc/ie 
/ier0i'co/e z/on/ /'/lab/Za/ pré/eren/i'e/ 
es/ /a pe/ouse a/pi'ne, en/re 7d00 e/ 
2000 m. À 'espèce ponz/ z/es zru/s 
z/ans z/e.s co/onz'es z/e pucerons e/ vo/e 
en/reyu/n e/ aoû/. Les /arves on/ une 
z/urée z/e vie z/'une z/izaine z/e /no/s. 
La /ongueur z/e ce//e z/e z/roùe es/ z/e 
7 c/n environ.



Gzre Loarw/ Je^ /?o/.s /7'ouvr/ère^ ez? 
Zra/zr Je reco/Zer Ja m/e//a/ proJi/z'r 

par Je.s pucerons .

d'Europe de Charles Degrange, les araignées de Suisse, du Maroc 
et du Pérou de Charles Ketterer...

C 'est aux insectes - dont le Musée compte plus de trois millions 
de spécimens - que sont consacrés les travaux de recherche de 
cette Institution. Un premier groupe s'attache à l'étude faunistique 
et systématique des Syrphides (une famille de diptères) dont le 
rôle en agronomie, en sciences forestières et sur le plan économi
que, est capital. Les Fourmis intéressent une seconde équipe de 
chercheurs qui examinent plus particulièrement les facteurs 
(phéromones) de régulation sociale produits par ces Hyménoptères 
et quelques problèmes touchant leur évolution. Un troisième 
groupe d'entomologistes se préoccupe de l'écophysiologie des 
Ephéméroptères (la Suisse en compte près de quatre-vingt-dix 
espèces) dont l'adulte ne vit qu'un ou deux jours alors que la larve 
aquatique peut atteindre plusieurs années.

Les cLrowosowes /G; 2200 x J Je /a 
GenJane Jes /)/pes occ/JenPJes 
/G. Je Sc/JefcAerJ au uowJre Je 

Zreuze a/ors <?ue ce//e <?u 'ou /rouve 
Jaus /es ^4/pes ohen/a/es /G. 

Zerg/oneus/sJ eu cowpte treu/e-JuJ.

Situé au pied de la colline de Montriond (v. p. 115) le Musée et 
le Jardin botanique de l'Université et de la Ville de Lausanne sont 
complétés par le Jardin alpin «La Thomasia», à Pont-de-Nant 
(v. p. 69). Quatre types d'herbiers constituent l'essentiel des 
collections du Musée. L'herbier vaudois compte plus de 200000 
échantillons dont beaucoup proviennent de botanistes cités dans 
ce livre (Jean Muret, Louis Favrat, Philippe Bridel, Eugène 
Rambert...). L'herbier général est formé de près de 400000 
plantes; plus d'une centaine sont des spécimens originaux ayant 
servi à la description de l'espèce. Les herbiers dits historiques - 
dont ceux de Jean Gaudin (v. p. 32) et de Johann-Christoph 
Schleicher (v. p. 43) - ne sont pas intercalés. Parmi les autres 
herbiers, distincts également de l'herbier général, il convient de 
mentionner celui d'Ernest Wilczek (v. p. 142) avec ses 25 000 
échantillons. Et il y a encore les collections de mousses et 
d'hépatiques, celle des diatomées du pasteur Samuel Thomas et 
«le fleuron des collections de champignons» du Musée, les 
myxomycètes de Charles Meylan (v. p. 126).

A côté de l'herbier peint de Rosalie de Constant (v. p. 43), il ne 
faut pas oublier celui de Joséphine Mousson, réalisé d'après 
nature de 1826 à 1877. En 1989, le Musée s'est rendu acquéreur 
de 260 aquarelles et de 146 dessins de Jacobus Landwehr, repré
sentant l'ensemble des orchidées connues de Suisse et d'Europe.

L'activité de recherche du Musée botanique s'organise dans 
plusieurs directions. En relation avec les botanistes du canton,
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professionels et amateurs, la mise à jour du catalogue de la flore 
vaudoise se poursuit. Des travaux sont réalisés sur les plantes de 
régions mal connues (le sud de l'Espagne, le delta de l'Ebre, les 
Pyrénées basques et espagnoles...). Des études sont consacrées à 
la biosystématique des sections du genre gentiane. L'écologie et 
la protection des milieux humides (tourbières, roselières des 
marais) font l'objet de nombreuses observations. Enfin, l'analyse 
des pollens fossiles permet de reconstituer l'histoire de la végé
tation et de son évolution en rapport avec l'implantation humaine.

La secL'on r/es GenO'anes acatr/es, 
Wega/anrAe GaucLn? cormspoacf, 
aa/oarcLAa/, à je/?? espèces 
en vor'e r/e rèw'swn.
/i gaacAe ane p/ro/o r/e /a GenL'ana 
orZ?r'ca/ar/s. X c/ro/?e, ane 
nw'crop/îo/ograp/n'e G 000 x ) 
r/es pap///es /o/rarres r7*an /r^Lnè/e 
Gen/Gna acaa/r's x c/usà'.

Roseliëre de dune
Ptyagmrtes austra/is

Forêt humide
Sa/ir cmerea

Roseliëre aquatique
Schoenop/edus /acusMs

Prairies à petits carex et choin
Carex dasra^ana

Prairies ë grands carex
Carex eiata

Herbiers inondés 
Potamogeton sp.





Conclusion

Pendant longtemps encore, l'Académie de Lausanne a pour 
tâche de former les futurs ministres de l'Eglise réformée dont le 
pays a besoin. Aucun des enseignements d'histoire naturelle, qui 
sont l'illustration de certaines Hautes Ecoles européennes, ne 
figure au programme: ils risqueraient de distraire les étudiants et 
de les détourner de leur vocation...

C'est donc hors de l'Académie que les naturalistes vaudois 
travaillent et se font connaître. Ils appartiennent à la petite no
blesse, à la bourgeoisie. Beaucoup sont des pasteurs et leurs 
connaissances en botanique les servent dans leur ministère. En 
s'occupant des âmes de leurs paroissiens, il leur arrive aussi - 
grâce aux «simples» - de soigner leurs corps.

Le goût du temps entraîne des amateurs - fort remarquables 
souvent - à décrire la flore et la faune de nos Alpes et des bords du 
Léman. Leurs articles et leurs livres, les échantillons de leurs 
collections qu'ils échangent avec ceux de correspondants lointains, 
créent de précieux contacts entre nos savants et l'étranger.

A côté de la taxonomie et de la morphologie comparée, la 
biologie commence à s'ouvrir à de nouveaux domaines. La 
microscopie est à la mode. L'étude des micro-organismes et de la 
structure fine des formes évoluées est encore à la portée de presque 
tous.

Avec les progrès de la physique et de la chimie, 1 ' expérimentation 
sur les êtres vivants tente certains naturalistes. Le terrain et le 
«cabinet de curiosités» ne leur suffisent plus: il leur faut des 
laboratoires. Et c'est dans les Académies - futures Universités - 
que les biologistes peuvent espérer poursuivre leurs travaux.

Dans nos contrées, les intérêts pour les choses de la Nature 
suivent les mêmes trajectoires mais - et cela ne surprend guère - 
plus lentement qu'ailleurs. Des cours de botanique et de zoologie,
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par exemple, ne sont introduits à [/Académie de Lausanne qu'au 
début du siècle dernier. Leur contenu est encore orienté 
essentiellement vers la «systématique». Et c'est dans le cadre 
d'une Faculté des lettres et des sciences que ces enseignements 
vont être donnés. Plusieurs années s'écoulent avant qu'une Faculté 
des sciences, à part entière, puisse accueillir ses propres étudiants. 
Les leçons sont complétées par l'étude des collections et par des 
excursions. Certains professeurs réussissent, on se demande parfois 
comment, à réaliser des travaux de recherche. Quelques-uns 
mêmes publient des résultats expérimentaux de tout premier 
ordre. L'ingéniosité dont ils font preuve compense les moyens 
dérisoires mis à leur disposition.

C 'est bien après la transformation de F Académie en Université, 
il y a cent ans, que la Faculté lausannoise commence à ressembler 
un peu à celle d'aujourd'hui. Les étapes sont longues et difficiles, 
qui vont permettre la création d'enseignements, l'aménagement 
de locaux, la construction de bâtiments. De nombreux rapports, 
beaucoup sans résultats, d'inévitables séances de commissions 
sont nécessaires avant que des crédits soient accordés. Un labo
ratoire est équipé, quelques chercheurs se mettent au travail et le 
temps passe. Le matériel vieillit, les thèmes de recherche évoluent. 
De nouveaux collaborateurs succèdent aux anciens et ne se 
contentent plus des conditions offertes. On se plaint de nouveau du 
manque de place et de moyens. Ici, comme partout ailleurs, cent 
ans de vie académique sont faits de continuels recommencements.

Les sciences de la vie, elles aussi, se renouvellent constam
ment. Les méthodes évoluent, repoussant sans cesse leurs limites 
d'application Des questions s'effacent, de nouvelles interroga
tions sollicitent l'intérêt des biologistes. D'anciens problèmes 
réapparaissent, sur des bases différentes, plus approfondies. Les 
interprétations des phénomènes manifestés par la matière vivante 
sont temporaires et provisoires. Comme pour les autres sciences, 
beaucoup de données demeurent inexploitées avant que soit 
trouvé un cadre théorique pour les expliciter.

Des études de détail se multiplient, qui décrivent les formes et 
les fonctions vitales. Cette longue approche finit par susciter des 
travaux de synthèse indispensables. Mais la technologie continue 
à progresser. Une instrumentation de plus en plus performante 
dicte de nouvelles options de recherche. Ultrastructure et 
biomécanismes sont sollicités, une fois encore, mais à une échelle 
plus fine. Une spécialisation poussée répond aux nouvelles exi
gences méthodologiques. Le cloisonnement entre les divers do
maines de la recherche biologique est inévitable. A nouveau, une
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vision d ensemble est imperative. Elle se réalisé, aujourd hui, NATURALISTES ET BIOLOGISTES A LAUSANNE ist 
„ , 1 ... -1- . , , ,, , , CONCLUStONgrâce a t approche pluridisciplinaire de problèmes poses par le 

vivant dans son intégrité.
Ainsi - et cela concerne les grands thèmes abordés par les 

biologistes d'autrefois et par ceux d'aujourd'hui - le temps où 
culminent les analyses réductionnistes précède et suit celui au 
cours duquel se précisent les concepts de plus grande généralité.

Les naturalistes et les biologistes du pays vaudois et de la Haute 
Ecole de Lausanne ont très largement contribué à une meilleure 
connaissance des plantes et des animaux, d'ici bien sûr, mais 
d ' ail leurs aussi. Ils sont à 1 ' origine de 1 ' intérêt que les gens de chez 
nous portent, depuis longtemps, aux choses de la Nature.

Le temps a été long avant que notre Université soit 
convenablement dotée de centres de recherche consacrés aux 
sciences de la vie. Nous les devons à quelques professeurs 
remarquables. Malgré des charges très lourdes et des moyens 
limités, ils ont réussi à assumer leurs tâches d'enseignant et à 
poursuivre des travaux personnels de qualité. C'est à eux et à 
quelques autres, dont l'œuvre s'est faite loin de l'Académie, que 
pense notre poète naturaliste Eugène Rambert, lorsqu'il écrit: 
«Gardons un pieux souvenir à tous ces hommes de talent et de 
cœur qui ont lutté, qui ont souffert, et auxquels il n ' a manqué pour 
jeter plus d'éclat sur leur patrie qu'une patrie plus grande et plus 
généreuse... Ne disons pas: ils manquaient de souffle, de 
persévérance, de goût, de courage, disons plutôt ce qui les a 
empêchés de montrer au monde combien ils en avaient.»
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/A.sToù'e nature/Zg (dès 1784)

HENRI STRUVE ph (1784), po (1799)
DANIEL-ALEXANDRE CHAVANNES ph (1820)
HENRI HOLLARD cl(1841)
FRANÇOIS JOEL pe (1846-1848)

(dès 1820)

JEAN GAUDiN ph (1820-1833)
EDOUARD CHAVANNES pe (1835 -) 844)
MARcTHURY pe (1844-1845)
MARC FivAZ pe (1845 -1846)
RODOLPHE BLANCHET cl (1848 -1849)
Louis DuFOUR pe (1853 -1854)
JEAN-BALTHAZAR SCHNETZLER pe (1858 -1859, 1864 -1869) 

po (dès 1871) v. Tableau II
GUSTAVE-FRANÇOIS PLANCHON pe (1860-1862)
HippoLYTE RAMuz pe (1862-1864)

Zoologie (dès 1820)

DANIEL-ALEX  ANDRE CHAVANNES ph (1820 -1843)
HENRI HOLLARD cl (1842 -1842) pe (1842-1845)
JACOB HELLENBERG cl (1845 -1846)
AuGusTE CHAVANNES pe (1848 -1851), c (1851-1857), po (1857-1870)
EUGÈNE RENEviER pe (1856-1857)
GEORGES Du PLEssis pe (1871-1885), c (1875 -1876, 1880 -1881) 
HENRI BLANC pe (dès 1885) v. HAto/ogie et Tableau III

Tableau I:
Enseignements 
de biologie 
à T Académie 
(de 1784 au 
semestre d'été 1890)

Les suppléants ne sont pas 
mentionnés

A&révian'ofM.'
po: professeur ordinaire
ph: professeur honoraire
pe: professeur extraordinaire
pa: professeur agrégé
cl: cours libres
c: en congé

Anahwue (dès 1869)

FRANÇOIS-ALPHONSE FoREL cl (1869 -1871)

PAy.s/'o/ogie e/ anahwn'e (dès 1871)

FRANÇois-ALPHONSE FoREL pe (1871) v. Tableau III
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Zoorec/mie (dès 1872)

SAMUEL BiELER cl (1872 -1877) v. Tableau 111

F/ygiène (dès 1873)

FRÉDÉRIC RECORDON pe (1873 -1874)
MARC DuFOUR pe (1874-1890)67

Microscopie (dès 1877)

SAMUEL BiELER cl (1877 -1881)

Embryologie (dès 1880)

EDOUARD BuGNiON cl (1880 -1881) v. Anatomie comparée ef embryologie

EjicMrsioiM botam'^we^ (dès 1881)

Louis FAVRAT pa (1881-1883), pe (dès 1883) v. Tableau II

Anatomie comparée er embryologie (dès 1881)68

EDOUARD BuGNiON pe (1881-1892), po (1892-1916)

Rbysio/ogie (dès 1881)68

ALEXANDRE HERZEN pe (1881-1895), po (1895-1906)

7/Aro/ogie (dès 1883)

HENRI BLANC pe (1883-1884)
NATHAN L0EWENTHAL68 pe (1885-1926)

67 Au semestre d'hiver 1890, Marc Dufour est nommé professeur extraordi
naire d'ophtalmologie à la nouvelle Faculté de médecine.

6" La secri'oi? de propédcMlipne médicale, instituée par la Loi du 18 mai 18 81, 
est rattachée à la Faculté des sciences jusqu'au semestre d'été 1890. Les trois 
professeurs qui en ont la charge, passent ensuite à la Faculté de médecine.



Abréviation:
po: professeur ordinaire pe: professeur extraordinaire pa: professeur associé
a: agrégé pl: professeur libre pd: privat-docent
cc: chargé de cours

Le chiffre en gras correspond au curriculum complet d'un po, alors que le 
chiffre en itat/c/ae ne se réfère qu'aux dates correspondant aux enseignements 
mentionnés.

Potamt/ae

1. JEAN-BALTHAZAR SCHNETZLER po (1871-1891) v. Tableau I
2. JEAN DuFOUR pe (1891-1892) v. 5 et 7
3. ERNEST WtLCZEK cc (1982), pe( 1892-1902), po (1902-1933)

Æjccar^t'o/M botawi^Me^

4. Louts FAVRAT pe (1882-1891) v. Tableau 1

ßotam't/ue géttéra/e

5. JEAN DuFOUR pe (1891-1904) v. 2 et 7
6. FLORtAN CosANDEY pe (1936-1943), po (1943-1967)

PAystoZogte végétale

7. JEAN DuFOUR (1892-1903) v. 2 et 5
8. ARTHUR MAiLLEFER pd (1908-1919), pe (1919-1936) v. 10
9. PAUL-EMiLE PiLET pd (1952-1956), cc (1956-1958), pe (1958-1965),

po (dès 1965) v. 7<S et 27

Potanti/tie .sy.stéwati'r/ae

10. ARTHUR MAiLLEFER pe (1936-1949), po (1949-1951) v. S
11. PASCAL KissLiNG pa (1983-1984)
12. NicoLE GALLANDpa (dès 1987)

Potam^Me .systématique, botam'qtte comparée et géobotaKi'iyae^^

13. CHARLES BAEHNipe (1950-1953)
14. PiERRE ViLLARET cc (1952-1965), pe (1965-1979) po (1979-1981)
15. HEINZ CLÉMENÇON pe (dès 1976) v. 26
16. PIERRE HAINARD po (dès 1981)

69 L'enseignement de géobotanique est parfois désigné (et notamment de 
1959 à 1967) sous le nom de «phytogéographie».

Les suppléants ne sont pas mentionnés. Les cours relatifs aux étudiants en 
pharmacie ne figurent pas dans ce tableau.

Pour le nom et le titre du cours de ceux qui n'ont donné qu'un enseignement 
de privat-docent à notre Faculté, v. Tableau V.

Les maîtres assistants et les professeurs assistants, à la charge temporaire, 
ne figurent pas dans ce tableau.

Tableau II : 
Enseignements 
de biologie végétale 
à la Faculté 
des sciences 
(de 1890 à 1990)
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Myco/ogic

17. MARIE-MADELEINE KRAFT CC (1952-1974)

Bi'o/ogi'e végé/o/c

18. PAUL-EMiLE PiLET (dès 1960) v. 9 et 27
19. JEAN-PIERRE ZRŸD (dès 1979) V. 27
20. FRANçois WiDMER (dès 1979) v. 29

Biologie ce//M/aire e/ végeto/e

21. PAUL-EMiLE PiLET po (dès 1967) v. 9 et /<S

Bi'oc/ii/w'e <7e /a /e/iroJiicl/o/; cellulaire

22. RICHARD BRAUN pd (1966-1968), ce (1968-1970), pa (1970-1973)

CoMp/éwewt <7e /i/iy.sro/ogie végéta/e

23. BERNARD BLANC pd (1964-1968), ce (1968-1971), pa (dès 1971)
24. PAUL-ANDRÉ SlEGENTHALER pa (dès 1974)

P/iy^i'opat/io/ogie végéto/e

25. GÉRALD COLLET pd (1964-1967), ce (1968-1979), pa (dès 1979)

Zoo/

1.
2.
3.
4.

B/iyi

5.

Zooi

6. 1

Ente

7.
8.

Zoo,

9. !
]

10.

C/'V/ItOgOIWC

26. HEINZ CLÉMENÇON pe (1968-1976), po (dès 1976) v. 75

C/iapi'Oej c/ioi\i\ <7e p/iyji'o/ogi'e végeto/e

27. JEAN-PiERRE ZRŸD pe (1973-1979), po (dès 1979) v. 79
28. HUBERT GREPPiN pa (1974-1976)
29. FRANÇOIS WiDMER cc (1976-1978), pa (1978-1980), po (dès 1979) v. 20

77i\ro/ogi'e végeto/e

30. RosE-MARiE HoFER pa (dès 1980)

Biologie gewéra/e et 6i'o.s'/ati'.s'0'^Me

31. JEAN-JACQUES PERNET a (dès 1984)

Zoo

12.

Biol

13.

Eco

14.

B/oi

15.

Cou

16.

CoL

17.

Eco

18.



Zoologie

1. HENRI BLANC pe (1885-1891), po (1891-1929) v. Tableau I
2. PAUL MuRtsiER pe ( 1929-1930)
3. RoBERT MATTHEY cc (1930-1931), pe (1931-1938), po (1938-1970)
4. HENRI-ALCIDE GUENIN po (1970-1979) v. 9

B/iysioIogie c/ anatowie

5. pRANÇois-ALPHONSE PoREL pe (1871-1895) v. Tableau I

Zoologie appliquée

6. SAMUEL BiELER pl (1894-1910) v. Tableau I

Tableau III:
Enseignements 
de biologie animale à 
la Faculté des sciences 
(de 1890 à 1990)

v. Tableau II pour les explications

73)

D

9

79) v. 20

E/tto/woiogie

7. JACQUES DE BEAUMONT cc (1939-1953), pe (1953-1967)
8. JACQUES ÄUBERT cc (1967-1970) v.70

Zoogéogrop/n'e

9. HENRi-ALciDE GuENiN pd (1950-1952), cc (1953-1960), pe (1960-1970), 
po (1970-1979) v. 4

10. JACQUES AuBERT cc (1970-1979), pa (1979-1982) v.<S

EtAoiogie anwmle

11. JACQUES BovET pd (1963-1965), cc (1965-1970)

Zoologie, zoologie comparée et écologie anwMle

12. PETER VoGEL pe (1973-1979), po (dès 1979)

Biologie awiwa/e

13. FRANÇOIS VUILLEUMIER pe (1971-1972)

Ecologie ano/Mt/e appii<yMée

14. PiERRE GŒLDLiN DE TiEFENAu cc(1973-1978),pa (dès 1978)

Biologie a/riwaie et zoologie eapérime/ttale

15. WALTER WAHLi po(dèsl980)

Cowpléwe/;t.s Be zoologie eA'périwie/itale

16. RiccARDoWiTTEK pa (dès 1986)

Co/Mpléwewt^ Be zoologie comparée et B'écologie a/timale

17. JACQUES HAUSSER pa (dès 1987)

Ecologie t/téorit/Me et ^oBé/i.soBo?: Be.s* éco.sy.stèwie.s'

18. RoGER ARDiTi pd (1983-1987), a (dès 1987)

.H?.



Tableau IV: Divers 
enseignements de 

biologie à la Faculté 
des sciences 

(1890 à 1990)

Les suppléants ne sont pas mentionnés. Les cours relatifs aux étudiants en 
pharmacie ne figurent pas dans ce tableau.

Pour le nom et le titre du cours de ceux qui n'ont donné qu'un enseigne
ment de privat-docent à notre Faculté, v. Tableau V.

Ahréviatio/M.

po: prof, ordinaire 
pd: privat docent

pe: prof, extraordinaire 
ce: chargé de cours

pi: prof.invité 
pa: prof.associé

Virologie

1. RENÉ BovEY pd (1957-1965), cc (1965-1976)

Biop/iy.w/ue

2. BERNHARD HtRT pe (dès 1970)

Bioc/titnie

3. PIERRE JOLLÈS pi (1971-1974), pa (1974-1981), pe (dès 1981)

Analyse a/trastrMctura/e

4. JACQUES DUBOCHET po (dès 1987)

Tableau V:
Enseignements de 

biologie, donnés par des 
«privat-docents», à 

la Faculté des sciences 
(de 1894 à 1990)

Le nom de ceux qui ont commencé à donner un cours de privat-docent 
avant d'être chargés d'autres enseignements à notre Faculté figurent dans 
les Tableaux II, III et IV.

JULES ÄMANN (1900-1902)

SAMUEL BADOUX (dès 1989)

RooER BENOIT (1938-1950)

Microscopie opti<?Me

Générée et amélioration <7es plante

Biologie animale

PAUL BovEY (1948-1951)

STEPHAN CARREL (dès 1987)

Entomologie

L'hybridation lymphocytaire.' principe 
et potentiel d'application en biologie 
ch'ni^ae

HENRI FAEs (1919-1936) Pathologie végétale

MARGUERITE HOFSTETTER-NARBEL Cyto/ogie 
(1959-1969)
puis M. NARBEL (1969-1975) Cytogénéti^ne

PAUL JACCARD (1894-1903) Embryologie et paléontologie végétâtes



; en MARTINE JOTTERAND-BELLOMO 
(dès 1981)70

ne-

GABRiELELosA (dèsl982)

HiLARY MARTIN (dès 1990)

GUSTAVE MARTINET (1894-1899; 
1900-1923)

ANDRÉ MASSON (dès 1978)

GiNo MüLLER (dès 1984)

ERIC RADDATZ (dès 1988)

JEAN-PIERRE RlBAUT (1968-1970)

HEINZ RlCHNER (dès 1990)

LAURENT RlVIER (dès 1982)

CHARLES TERRIER (1953-1954)

WERNER WURGLER (1965-1979)

C/fraW'ncfMre <7% cAro/Mcvome 
/MCtapAü.S'it/Me gt gVo/MÜOH 
dg /a /or/MM/e cAromgno/w'</Mg cAgz /g^ 
VertéA/g.s'

ProA/èwe.s' de Aio/og/g ce//M/ai'rg cAgz 
/M cg/Zw/e^ wormaZg^ et twtworaZey

RgggptgMr.s gt ^ecowdaire^
cAgz Ze^ pZan/g.s

^éZecdoH de.s' pZawte^

A/i'croAi'o/ogi'e aZZ/?reMtaZre

CyfofoxoTio/w'e e/ cytogéograpAZg

/mportance AZoZogii/Mg de Z'oyygewe

Zoo/og/e des' veiŸéAré.s'

Eco-étAoZogZe évoZudve

gneZ^Me^ wétAode^ pAytocAZwZ<yae^ 
/ttoderne^ et ZeM/^ app/Zcado/M ew 
AZoZogZe

Pa/AoZogZe végétaZe

//e/7?/cideA

7" En fait, à la Faculté de médecine, mais le cours de M""-' Jotterand est suivi 
par des étudiants en biologie.
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Références

Arc/üve.s co/MOMo/e.s' voMJo/.se.s

Bdd 1 (1536-1724) Affaires de l'Eglise et de l'Académie
Bdd 1-9 (1537-1798) Académie de Lausanne. Lois, ordonnances, actes
Bdd 16 (1803-1890) Lettres du gouvernement et du Conseil de l'Académie...
Bdd 51 (1636-1838) ActaAcademica
Bdd 70 : Tableaux des cours
K XIII/29: Loi sur l'Académie (1837). Réorganisation de l'Académie (1838).
K XIII/30: Règlements de l'Académie (1838-1865). Conseil de l'instruction 

publique (1838-1845)
K XIII/278-1: Réorganisation de l'Université. Loi sur l'instruction supérieure 

(1890)
K XIII 364/1-59 (1921-1941) Copie de lettres relatives à l'Enseignement 

supérieur
K XIII 369/1-104 (1909-1943) Archives du Rectorat

B/B/iotLè<?Me coM/OMo/e et MH/versita/re (manuscrits)

B 800: CHAVANNES, ALEXANDRE-CÉSAR: //rsTo/re abrégée Je /'AcaJéw/e Je 
LaMM/tne JepMA .son origiwe, Mss., 1780

B 801 : BRtDEL, PHILIPPE: /Uatér/eM.r poMi* une /lAto/re /ihéra/re Je /AeaJé/w'e 
Je LaM^aw/te et JM cautoM Je VoHJ, Mss., 1828

ARCHiNARD, CHARLES: /7Ato/re Je /'/n^trMchoM pMb/i'<yMe Jawj /e Ca/tlon Je VoMJ. 
Borgeaud, Lausanne, 1870, 367 p.

BELPERRiN, FRANÇOISE ET ScHÆFER, PATRICK: Les' po/7ra/t.s' pro/eMormu: Je /a 
Sa//e JM .S'ébat. Fa/aA Je RM/nine. Etudes et documents (XVII), Université 
de Lausanne 1987, 150 p.

BERGIER, JEAN-FRANÇOIS ET TûBLER, HANS WERNER: F777Z, Fe^Hc/tri/i' ZMW 

725-y'J/in'ge/îBe^eAeH. VerlagNeue Zürcher Zeitung, 1980,p. 599 etp. 605.
BERNiER, RÉJANE: A MA* AOM/ce.s' Je /a bio/ogie. II, Ed. Orbis, Québec, 1986, 

422 p.
BLANC, HENRi: Daztie/-A/e.xanJre e/ 7MC<yMe.s-AMgM.ste C/iat'MM?ie.s. Actes Soc. 

helv. Sc. nat., 1909, 19-39.
BLANC, HENRi: Le pro/é.s'.s'eMr Dr FraMçoA-A/p/torue Fore/. Actes Soc. helv. 

Sc. nat., 95, 1912, 110-148.
BONJOUR, FÉnx: LoMM RMcAoM/ie/. Peter, Lausanne, 1906, 104 p.

Ouvrages et articles



192 NATURAUSTES ET BIOLOGISTES À LAUSANNE

RÉFÉRENCES
BoRLE, jEAN-PiERRE : Le /atin à /'Académie Je Lausanne du XV/' au XX" sièc/e. 

Etudes et documents (XIII), Université de Lausanne, 1987, 114 p.
BovARD, PiERRE-ANDRÉ: Le gouvernement vaudois Je /6YJ3 à 7962. 

Peyrollaz, Morges, 1982, 293 p.
BRIQUET, JoHN: Piograp/n'es c/e.s Jo/anistes à Genève Je 7500 J 7937. 

Buii. Soc. bot. suisse, 50a, 1940,494 p.
CHUARD, ERNEST: Les travaux Je /a .Société van Joue des sciences naturei/es Je 

.sa/ondation à /a création Je .son «Lu/ietin». Bull. Soc. vaud. Sc. nat., 59, 
1937, 201-236.

CoLLiN, RÉMY: Panorama Je /a Zno/ogie. Rev. des jeunes, Paris, 1945, 277 p. 
CosANDEY, FLORIAN: Les sciences dans /e canton Je Vaud penJant /es cent 

cinquante Je/ nière.s années. In «Le Canton de Vaud, 1803-1953», 
Ed. F. Perret, Lausanne, 1953, pp. 125-136.

CosANDEY, FLORIAN ET MAiLLEFER, ÄRTHUR: Cinquantenaire Je /a «77ion?a.sia». 
Bull. Soc. vaud. Sc. nat., 61, 1941, 453-464.

ÛAVY DE ViRviLLE, ÄDRIEN: /Yi.stoire Je /a Potanique en France. Soc. ed. 
ens. sup., Paris, 1954, 394 p.

De MoNTET, ALBERT: Dictionnaire /n'ograp/u'que des Genevois et des Vaudois 
qui se sont distingués dans /eur pays on à /'étranger par /eurs ta/ents, /eurs 
actions, /eurs æuvres littéraires on artistiques, etc.
Lausanne, Bridel, 1877-1878, 2 vol. 1,429 p; II, 644 p.

FoREL, AUGUSTE: Mémoires. La Baconnière, Neuchâtel, 1941, 316 p.
GARDiOL, NATHALIE: Le Coup J'état académique Je 7S46. Etudes et 

documents (XIV), Université de Lausanne, 1987, 93 p.
GiNDROz, ANDRÉ: /7/stoiie Je /'/nst/nction pu/?//que Jans /e Pays Je 

VanJ. Bridel, Lausanne, 1853, 470 p.
GtELDLiN, PiERRE; ÜHERix, DANIEL ET SARTORi, MiCHEL: Musée Je zoo/ogie. In 

«Bulletin des Musées cantonaux vaudois, 1989», pp. 129-147.
HEUBi, WILLIAM: L'Académie Je Lan.sanne à /a /in du XV7" sièc/e.

Etude sur quelques professeurs d'après des documents inédits. 
Rouge, Lausanne, 1916, 312 p.

HuGLi, JEAN: L'Æco/e Jepharmacie Je /'Université Je Lausanne.
Payot, Lausanne, 1973, 163 p.

IM HoF, ULRICH: La /Laute Lco/e Je Lausanne Jans /e caJre du Jéve/oppewent 
-Suisse. Rev. hist. vaud. 96, 1988, pp. 41-52.

JosT, FRANçois: Jean-Lacques 7?ousseau suisse. Etude sur sa Personnalité et sa 
Pensée. Ed. Universitaire, Fribourg. 1961 (2 vol.)

JuNOD, Louis: A/Lum studiosorum, AcaJenuae Lausannensis.
1537-1837, Rouge, Lausanne, 1937, 203 p.

JuNOD, Louis et MEYLAN, Henri: L'Académie Je Lausanne au XV/" sièc/e. 
Leges Sc/io/ae Lausannensis 7547. (Lettres et documents inédits). Rouge, 
Lausanne, 1947, 149 p.

MAYOR, AUGUSTE: Louis Agassiz, sa vie et sa correspondance.
Fischbacher, Paris, 1887, 617 p.

MERCIER, ROBERT: .Sciences modernes et découvertes. In «Le Canton de Vaud 
1803-1953». Ed. F. Perret, Lausanne, 1953, pp. 137-142.

MEYLAN, HENRI: La Dante Lco/e de Lausanne, 7537-7937. Esquisse historique 
publiée à l'occasion de son quatrième centenaire.
Rouge, Lausanne, 1937, 120 p.

MEYLAN, HENRi: L'Académie et /e Peup/e vaudois au X/X' sièc/e, In «Pers
pectives». 1, 1948, pp. 29-35.



193MEYLAN, HENRi: L' Université Je Lausanne. In «Cent-cinquante ans d'histoire NATURALISTES ET BIOLOGISTES À LAUSANNE 
vaudoise 1803-1953». Payot, Lausanne, 1953, pp. 243-254. RÉFÉRENCES

MEYLAN, Louis: pnJ/i^ue, in «Le Canton de Vaud, 1803-
1953». Perret, Lausanne, 1953, pp. 85-104.

MEYLAN, PHILIPPE: GranJs pro/'ets à /'AcaJémie Je Lausanne J y a Jeter cents
am. Rev. théol. et de philosophie. 114-115, 1960, 16 p.

MoRET, JEAN-Louis ET MüLLER, GiNo: Mnsées et JarJins &otaniç/aes.
In «Bulletin des Musées cantonaux vaudois,1989», pp.113-127.

MoRET, JEAN-Louis: Tourna/ J'nne e.rcnrsion à /a Va//ée Je ,/oa.v et
Jans /es montagnes neac/tâle/oises, en 7<873. Un mannscri/ inéJit Ja 
botaniste vanJois Jean GanJin. Bull. Soc. vaud. sc. nat., 80, 1-47, 1990.

PiLET, PAUL-EMILE: L'œuvre pAytobio/ogi^ne J'ArtAnr Mai//e/er. Bull. Soc. 
vaud. Sc. nat., 67, 1960, 255-262.

PiLET, PAUL-EMILE: F.-A. Fore/. Bull. Soc. vaud. Sc. nat., 68, 1963, 189-199.
PiLET, PAUL-EMILE: F.-A. Fore/. In «Dictionary of scientific biography».

Ch. Scribner's sons, New York, 1972, Vol. V, 73-74.
PiLET, PAUL-EMILE: C. Gesner. In «Dictionary of scientific biography».

Ch. Scribner's sons, New York, 1972, Vol. V, pp. 378-379.
PiLET, PAUL-EMiLE: A. F/eiscA. Bull. Soc. vaud. Sc. nat., 72, 1974, 37-38.
PiLET, PAUL-EMILE: A. F. Ferlin. In «Dictionary of scientific biography».

Ch. Scribner's sons, New York, 1976, Vol. XIV, p. 551.
PiLET, PAUL-EMILE: TAeMn/tiJiscip/inaiy Aspects q/Rio/ogy.'RasicanJApp/ieJ 

ResearcA. Scientia, 116, 1981, 62 -636.
PiLET, PAUL-EMILE: F/orian CosanJey. Bull. Soc. vaud. Sc. nat., 76,1983, 281- 

282.
PiLET, PAUL-EMILE: Suzanne Mey/an (1898-1986). Bull. Soc. Vaud Sc. 

nat., 78, 1987, 363-367.
PiLET, PAUL-EMILE: Apparition Je nouveatcr enseignements'.' /es Sciences. In

«De l'Académie à l'Université de Lausanne», Musée historique de l'An- 
cien-Evêché, Lausanne, 1987, pp. 107-125.

PiLET, PAUL-EMILE: Une rcni re rééJitée Je J.-P. Je Crousaz. Dialectica, 42,
1988, 236-237.

PRADERVAND-AMiET, BRIGITTE: L'Ancienne AcaJémie Je Lausanne, Université,
Lausanne, 1987, 104 p.

RossEL, ViRGiLE: Eugène Rambert, Sa vie, son temps et son œuvre. Payot,
Lausanne, 1917. 696 p.

RoussEAU, PiERRE: L/istoire Je /a science. A. Fayard, Paris, 1945, 823 p.
SAUDAN, GuY: La pAysio/ogie à /a 77aute Lco/e Je Lausanne; /e premier Jemi-

sièc/e (7&87-7932J Gesnerus, 45, 1988. 263-270.
SECRETAN, CLAUDE: Science et méJecine. In «Cent-cinquante ans d'histoire 

vaudoise 1803-1953». Payot, Lausanne, 1953, pp. 333-348.
SPEZiALLi, PiERRE: Jean-Pierre Je Crousaz. In «Dictionary of scientific 

biography». Ch. Scribner's sons, New York, 1971, Vol. III pp. 484-486.
TAiLLENS, JuLEs: La/onJation Je /a Facu/té Je méJecine. In «Cinquantenaire 

de la Faculté de médecine de Lausanne, 1890-1940», Université, Lausanne, 
1940, pp. 48.

TAYLOR, GoRDON RATTRAY: /Vistoire i/iustrée Je /a Pio/ogie (trad. française:
Colette Vendrely). Hachette, Paris, 1965, 368 p.

TissoT, LAURENT: De /'AcaJémie à /'Université (1869-1890). In «De l'Aca
démie à l'Université de Lausanne», Musée de l'Ancien-Evêché, Lausanne, 
1987, pp. 169-182.



194 NATURALISTES ET BIOLOGISTES À LAUSANNE
RÉFÉRENCES

Tissoi, LAURENT: Po/itù/ue e/ enseignement supérieur: /a trans/brmation Je 
/'Académie Je Lausanne en Um'ver.sùé (1890). Rev. hist. vaud.,96, 1988, 
53-79.

TREMBLEY, JACQUES : Les savants genevois Jans /'Europe /nlei/ectue/ie Ju XL//' 
au mi/ieu Ju X/X'* sièc/e. Ed. Journal Genève, 1987, 469 p.

VOLET-JEANNERET, HÉLÉNA: Votes sm' /es premières étuJ/antes suisses à 
/'Université Je Lausanne (1890-1814). Rev. hist. vaud., 96, 1988, 81-95.

VuiLLEUMtER, HENRI: /Votre Pierre Viret. Payot, Lausanne, 1911, 264 p.
VuiLLEUMiER, HENRi: Lab/eau.v sync/non/<yMes Jes prq/ésseurs Je /'Académie 

Je Lausanne Je 7537 d 7 <569. Pache, Lausanne, 1914.
VuiLLEUMiER, HENRi: /7/stoire Je /'Eg/ise Ré/ormée Jn Pays Je VauJ sons /e 

régime bernois. La Concorde, Lausanne, 1927-1933, 4 vol.
WiLCZEK, ERNEST: TVisfoire Ju musée botan/7/ue cantona/. Bull. Soc. vaud. Se. 

nat.,60, 1937,3-28.
YuNG, EMILE ET CARL, JEAN: Coup J'tri/ histor/i/ue snr /'activité Je /a Société 

Ae/véti<yue Jes sciences nature/ies penJant /e premier sièc/e Je son exis
tence. Actes Soc. helv. Sc. nat., 50,1916, pp. 1-47.

Bio/ogie (Faculté des sciences). Textes réunis à l'occasion de l'inauguration du 
bâtiment de biologie en Dorigny par P.-E. Pilet, Université, Lausanne 1983, 
24 p.

De /'AcaJémie à /'Université Je Lausanne ; 7537-7957. 450 ans J'/u'.s7o/re. 
Musée historique de l'ancien-Evêché, Lausanne, 1987, 377 p.

Eco/e po/ytec/inL/ne Je /' Université Je Lausanne. Ouvrage publié à l'occasion 
de son centenaire: 1853-1953. La Concorde, Lausanne, 1953, 353 p.

/7erbier Jes p/antes suisses Je Rosa/ie Je Constant (7755-7534). La Suisse, 
société d'assurance, 1-XV (quinze livraisons), Lausanne, 1960 à 1974.

7nauguration Ju bâtiment Jes Sciences physiques. Payot, Lausanne 1974,32 p. 
7nJex bib/iographû/ue Je /a Facu/té Jes sciences. Borgeaud, Lausanne, 

1914,76 p.
La Dispute Je Lausanne (1535). Textes du colloque international (29 sept- 

1"' oct. 1986) réunis par E. Junod. Bibliothèque historique vaudoise (No.90), 
Lausanne, 1988, 232 p.

La FonJation TLerbette. Université, Lausanne, 1982, 25 p.
L'inauguration Je /'Université Je Lausanne (75 - 20 mai 7597). Extrait de la 

Gazette Je Lausanne, Impr. L. Vincent, Lausanne, 1891, 40 p.
L'Université Je Lausanne, son organisation et son personne/ en 7596. 

Impr. Viret-Genton, Lausanne, 1986, 56 p.



Index des noms de personnes

Les chiffres gras renvoient 
aux noms accompagnés de 
quelques données biographiques.

AGASSIZ, Louis 68, 87, î 17,119 à 
122, 129, 130, 192

ALLAMAND, Jean-Nicolas-
Sébastien 16, 32 à 34

AMMAN, Jules 126, 140, 188 
AM-STEIN, M. 47, 48 
ARCHINARD, Charles 191
ARDITI, Roger 187
ARLAUD, Louis 37
ARTHUS, Maurice 156
AUBERT, Jacques 175, 187

BADOUX, Samuel 188
BAEHN1, Charles 185
BAER, Jean 119, 122
BARBEY, Auguste 91,148
BARBEY, William 117, 133 
BARBEYRAC,Jean 14
BAUDIN, Louis 149
BELPERRIN, Françoise 191
BENOIT, Roger 188 
BÉRANGER, François-Louis 100 
BERGIER, Jean-François 191 
BERNARD, Claude 85, 130 
BERNIER, Réjane 191 
BERNOULLI, Daniel 40 
BERNOULLI, Johann 55 
BERTRAND, Elie 41, 52, 54

BESUCHET, Claude 153
BIELER, Samuel 95, 140, 184, 187
BISCHOFF, Henri 76
BLAIKIE, Thomas 67
BLANC, Bernard 186
BLANC, Henri 87, 92, 94, 98, 112,

132, 139, 140, 146,147,148,
183, 184, 187, 191

BLANC, Marius 107
BLANCHENEY, Louis 78
BLANCHET, Rodolphe 74, 82, 83, 

100, 101, 117, 183
BOCCARD, Claude 15
BOERHAVE, Herman 55
BOICEAU, Charles 134, 135
BOISOT, Georges 40
BONJOUR, Félix 134, 137, 191
BONNET, Charles 30,46
BORLE, Jean-Pierre 192
BOSSARD, Maurice 18
BOURGUET, Louis 140
BOVARD, Pierre-André 192
BOVET, Jacques 187
BOVEY, Paul 154, 188
BOVEY, René 188
BRAUN, Richard 186
BRELAZ, Georges 98,100
BRIDEL (Le Doyen) v. Philippe-

Sirice
BRIDEL (Frères) 63 à 64
BRIDEL, Georges 88
BRIDEL, Jean-Daniel-Rodolphe 63
BRIDEL, Jean-Philippe-Louis 63

BRIDEL, Philippe-Sirice 15,16,
40,61,63,83, 116, 176, 191 

BRIDEL, Samuel-Elisée 64, 117 
BRIQUET, John 81, 192 
BROWN, Robert 80,81 
BROYE, Clémence 102 
BRUNNER, Henri 98, 107 
BUGNION, Edouard 124.125,

135, 137, 184
BURDET, Adolphe 117
BURNAT, Emile 117, 139
BUSER, Robert 117

CARL, Jean 49, 194
CARREL, Stephan 188
CHAMPAGNE, R. 146 
CHAPUIS, Antoine 24, 26, 27 
CHATEAUBRIAND, François

René 46
CHAVANNES, Alexandre-César

15,31,34, 37,39. 40. 54, 191 
CHAVANNES, Auguste 74, 79,

90.92. 139, 183, 191
CHAVANNES, César 40, 80 
CHAVANNES, Daniel-Alexandre

34 à 36, 38 à 40, 48 à 50, 61,
77,80, 86, 90, 117, 119, 183, 191

CHAVANNES, Edouard-Louis 80,
81,82, 83, 110, 183

CHAVANNES, Herminie 36, 56 
CHAVANNES, Jacques-Auguste,

v. Auguste
CHENU M.J.C. 117, 130



196 CHERIX. Daniel 175. 192
CHODAT. Robert 115
CHOUET, Jean-Robert 24
CHUARD, Emest 95. 107. 140. 

192
CLEMENÇON. Heinz 162, 185.

186
COLLET, Gerald 186
COLLIN. Rémy 192
COMTE, Auguste 11. 130
CONSTANT^(Famille) v. De

CONSTANT
CONSTANT, Benjamin 44
CORBOZ. François 117
CORDIER. Mathurin 13
CORREVON, Henry 115
COSANDEY, Florian 68, 115,145, 

185, 192, 193
COTTIER. Charles 114
COURVOISIER. Jules 117
CRAMER. Karl 141
CRUCHET, Denis 117
CUVIER, Georges 20, 119, 121,

129

D'ALBRET, Jeanne 17
D'ALEMBERT, Jean le Rond 34,

53,54
DAPPLES, Silvius 42
DAPPLES, Charles 75
DARWIN, Charles 32, 121, 125,

129, 130, 132, 133, 155
DAVEL Major 14
DAVY de VIRVILLE, Adrien 192 
De BEAUMONT, Jacques 153. 187 
De BEAU VOIS, Palissot 32 
De BEZE, Théodore 13, 14, 17, 18 
De BOCHAT, Charles-Guillaume 

Loys 23
De BOMARE, Valmont 30
De BUFFON, Georges-Louis

Leclerc 34, 46
De BÜREN, Albert 114
De CANDOLLE, Alphonse 43, 68, 

81,84, 117
De CANDOLLE, Auguste-Pyrame

80, 81
De CHARPENTIER, Jean 38, 49,

68, 116, 117, 118
De CH ARRIERE (Générale) 35, 46

De CHESEAUX, Charles-Louis
Loys 24. 25, 37, 60

De CHESEAUX, Jean-Philippe 60
De CONSTANT, v. aussi

CONSTANT...
De CONSTANT, Augustin 41
De CONSTANT, Benjamin 44
De CONSTANT, César 42
De CONSTANT (Famille) 17,41,

42, 44, 46
De CONSTANT, David 41, 44
De CONSTANT, Jacob 17, 41
De CONSTANT, Juste 44
De CONSTANT, Rosalie 43 à 46,

68, 80, 176, 194
De CONSTANT, Samuel 44
De CORREVON, Gabriel Seigneux

24
De CROUSAZ, Abraham 21
De CROUSAZ, Jean-Pierre 14, 15,

16, 21 à 23, 60, 193
De DOMPIERRE, François- 

Rodolphe 41,49
De FELICE, Francesco Placido 

Bartolomeo 30, 51, 52 à 54
De FELLENBERG, Emmanuel

72, 73
De GOUMOENS, M. 48
De GRAAF, Reinier 56
DEGRANGE, Charles 176
De HALLER, Albert 25,41, 52, 54 

à 56, 67 à 69, 123
DELAGRANGE, Gabriel 103
De LA HARPE, Frédéric-César 23, 

38, 42, 50, 67
De LA HARPE, Jean 90, 108, 117,

118,119
De LA HARPE, Louis-Philippe

118
De LA HARPE, Philippe 119
De JUSSIEU, Adrien 68 
DELESSERT, Etienne M*"" 60 
DELESSERT, Marguerite-

Madeleine 60, 117
DELEUZE, Jacques-Antoine-Henri

30,40, 54
DELISLE, Samuel 80
De LOYS, Etienne-François-Louis

61
De LOYS (Famille) 60 à 61

De LOYS, Jean-Samuel 35,48, 61
De MARNAND, Jean-Louis 60, 61
De MARNAND, Jean-Rodolphe de 

Loys 60, 61
De MONET de LAMARCK, 

Jean-Baptiste-Pierre-Antoine
11,128,129

De MONTET, Albert 192
De RAZOUMOWSKY, Grégoire 

41,46, 47
De REBECQUE, Constant 

(Famille) v. De CONSTANT
De ROTTEMBOURG, Ernest 114
DEROY, Auguste 73
De RUMINE, Basile-Wilhelm 108
De RUMINE, Catherine 108
De RUMINE, Gabriel 108 à 110, 

136
De SAINT-PIERRE, Jacques-Henri 

Bernardin 45
De SAUSSURE, Horace-Bénédict 

46, 123
De SAUSSURE-GAUDARD, 

César 37
Des BERGERIES, Girard (Famille)

16
De STAËL, Germaine 46
De TREYTORRENS, François- 

Frédéric 15, 16, 21
De TREYTORRENS, Louis 15,16. 

33
DEVELEY, Isaac-Emmanuel-Louis 

30, 31, 36
De VRIES, Hugo 133
DIDEROT, Denis 53, 54
DTVERNOIS, Jean-Antoine 41, 59
DOTTRENS, Emile 60
DROIN-BRIDEL, Monique 17
DRUEY, Henry 36, 37
DUBOCHET, Jacques 162, 188
DUCLOUX, Marc 83
DUCROS, Louis 38
DUFLON, F. 84
DUFOUR, Charles 94
DUFOUR, Henri 98, 107
DUFOUR, Jean 84, 95, 107, 131, 

139, 140,141,142, 185
DUFOUR, Louis 69, 76, 94, 98,

183
DUFOUR, Marc 136, 184



DUFOURNET, César 96 
DUHAMEL du MONCEAU,

Henri-Louis 28
DUPLESSIS, Georges 91, 92, 93, 

99, 183
DÜRRENMATT, Friedrich 43

ELKIND, Amélie 146
EMERY, Carlo 117
ENGEL, André 117
ESTOPPEY, Charles 135
EYNARD, Charles 35

FABRE, Jean-Henri 130
FAES, Henri 188
FAREL, Guillaume 13
FAVRAT, Louis 32, 69, 85, 86, 87,

112, 117, 123, 126, 133, 176,
184, 185

FA YOD, Victor 117
FIVAZ, Marc 183
FLEISCH, Alfred 156, 193
FLOURENS, Pierre 130
FOREL, Alexis 116, 117, 125
FOREL, Auguste 117, 124,125,

126, 192, 193
FOREL, François 92
FOREL, François-Alphonse 85, 87,

92 à 95, 115, 117, 147, 155, 183, 
187, 191

FORNEROD, Constant 78
FRANÇOIS, Jean-Samuel 14, 15,

16,31
FREY-WYSSLING, Albert 128

GAILLARD, Georges 117
GALLAND, Nicole 185
GALLI-VALERIO, Bruno 107,

149,154 à 155
G ALTON, Francis 132
GARDIOL, Nathalie 192
GAUDIN, Charles-Théophile 108,

109
GAUDIN, Jean 32, 33, 38,49, 68,

77,86, 116, 133, 176, 183, 193
GAY, Jacques 68, 118
GAY, Jean 73, 76, 133
GESNER, Conrad 13, 16,18,19,

20, 193
GESSNER, Johann 32, 46

GIBBON, Edward 46 
GILLIERON, Jean-Louis 116 
GINDROZ, André 15, 16, 36. 37,

40, 96, 192
GODET, Philippe 124
GOELDLIN de TIEFENAU, Pierre 

175, 187, 192
GOLLIEZ, Henri 138
GOSSE, Henri-Albert 49
GOULART, Simon 17
GRAVESANDE, Guillaum-

Jacob'S 15,32, 33
GREPPIN, Hubert 186
GUENIN, Henri-Alcide 153,154,

187
GUYENOT, Emile 149, 151, 153 
GW ALTER, Rudolf 18

HAECKEL, Emst 130
HAINARD, Pierre 185
HALDIMAND, William 104
HALES, Stephen 28
HAUDUROY, Paul 155
HAUSSER, Jacques 187
HEER, Oswald 68 
HELLENBERG, Jacob 1)7, 183
HELVÉTIUS 54
HERZEN, Alexandre 87, 124, 129, 

135, 137,155,156, 184
HERZEN, Alexandre-Ivanovitch

155
HEUBI, William 192
HIRT, Bernhard 162, 188
HISELY, Jean-Joseph 100
HOFER, Rose-Marie 186
HOFSTETTER-NARBEL,

Marguerite 188
HOLLARD, Henri 87 à 90, 121, 

129, 183
HOOKER, Joseph Dalton 32, 132, 

133
HUGLI. Jean 192

IM HOF, Ulrich 192

JACCARD, Henri 117
JACCARD, Marius 141
JACCARD, Paul 126 à 128, 140,

188
JALABERT. Jean 21

JENIN, Pierre 15 197
JOEL, François 73,77, 183
JOHANNSEN, Guillaume-Louis

132
JOLLES, Pierre 162, 188
JOST, François 192
JOTTERAND-BELLOMO,

Martine 189, 201
JUNOD, Louis 192

KETTERER, Charles 176
KISSLING, Pascal 185
KOPP, Emile 99, 100
KRAFT, Marie-Madeleine 186
KUTTER, Heinrich 175

LANDWEHR, Jacobus 176
LANTEIRES, Jean 42
LARDET, Charles 116
LARDY, Charles 35, 38, 42,49
LARGUIER, Jacques 112
LARGUIER. Jean 148
LA VERRIERE. Alphonse 115
LAVOISIER, Antoine-Laurent 16
LE FÈVRE, François 18
LE PREUX, Jean 17
LERESCHE, Louis 69, 117
LEV ADE, Louis 46, 50, 62. 63
LEV ADE, Cyprien 62
LINNE, Charles 49, 59, 65, 85
LOEWENTHAL, Nathan 137, 184
LOSA, Gabriele 189
LOTAERIS, Victor 113
LUGEON, Maurice 126
LYELL, Charles 129

MAILLEFER, Arthur 82, 132,143 
à 145, 185, 192, 193

MALTHUS, Thomas-Robert 129
MARCOU, Jules 121
MAREY,E.J. 155
MARGUET, Jules 73, 76, 99, 136
MARGUET. Pierre Joseph 76
MARIOTTE, Edme 28
MARKO VITS, Francine 22
MARRY AT, Joseph 38, 49
MARTIN, Hilary 189
MARTINET, Gustave 189
MASSON, André 189
MASSON, Rosine 69



198 MATTHEY. Robert 148,149 à 
153, 154, 187

MAUPERTUIS, Moreau de 21 
MAYOR. Auguste 192 
MAYOR, Mathias 50 
MEDICUS, Casimir 47
MELLET, Louis 117 
MERCANTON, Paul-Louis 94 
MERCANTON, Samuel 73 
MERCIER, Robert 192
MERCK, Henri 47
MEYLAN, Charles 126, 127, 145, 

176
MEYLAN, Henri 18, 192, 193
MEYLAN, Louis 193
MEYLAN, Philippe 24, 193
MEYLAN, Suzanne 145, 193 
MONNARD. Charles 72, 123, 
MONNARD, Jean-Pierre 32, 116 
MONOD, Henri 34, 50
MORET, Jean-Louis 32, 175, 193 
MORTON, William 118 
MOUILLEFARINE, Edmond 69,

115
MOUSSON, Josephine 176 
MÜLLER, Gino 175, 189, 193
MURET (Le Doyen) v. Jean-Louis 
MURET (Famille) 64 à 65
MURET, Jean 64. 65. 68. 86, 108,

123,176
MURET, Jean-Louis 64
MURET, Jules 64, 65
MURET, Louis-David 64 
MURISIER, Paul 112, 113, 146,

147,149, 151, 187
MURITH, Laurent-Joseph 68

NARBEL, Marguerite 188
NESTLE, Henri 83, 84
NEWTON, Isaac 52
NICATI, Auguste 117
NOLLET, Jean-Antoine 21

OLIVIER, Eugène 18
OLIVIER, Juste 71
ORLOF, Wladimir 62
OWEN, Richard 129

PACOLET, Imbert 18
PALAZ, Adrien 107

PASTEUR, Louis 90
PERNET, Jean-Jacques 186
PERREGAUX, Henri 42
PERRONEAU 60
PETER. A. 137
PETTER, Francis 152
PFENNIGER, Heinrich 21
PICHARD, Adrien 104
PICTET, Marc-Auguste 49
PILET, Paul-Emile 153, 162, 185, 

186, 193, 194, 201
PLANCHON, Gustave-François 

83, 183
POLUZZI, Carlo 98,124, 201
PRADERVAND-AMIET, Brigitte

193
PRETRE, F.G. 33
PREVOST, Constant 129
PRIESTLEY, Joseph 16

QUETELET, Lambert-Adolphe
132

RADDATZ, Eric 189
RAMBERT, Eugène 65, 69, 86, 98,

122 à 124, 135, 136, 176, 181,
193

RAMUZ, Hippolyte 183
RAPIN, Daniel 116
REAUMUR, Ferchault de 21, 22
RECORDON, Frédéric 134, 135,

184
REISS, Rodolphe 107
RENAN, Emest 123
RENEVIER, Eugène 98, 99, 183
REUTER, Georges 84
REYNIER, Ebenezer 65
REYNIER, Jean-François 65
REYNIER, Jean-Louis-Antoine 38,

40, 46,47, 50, 65 à 67, 68
RIBAUT, Jean-Pierre 189
RICHNER, Heinz 189
RIVIER, Laurent 189
RIVIER, Louis 76
ROBERT, Paul 124
ROGUIN, Jules 105
ROSENMUND, Max 139
ROSSEL, Virgile 193
ROUSSEAU, Jean-Jacques 15, 41,

45, 53, 56 à 60, 79, 117, 192

ROUSSEAU, Pierre 193
ROUX, Emile 122
ROUX, Jacques 68
RUCHAT, Abraham 15 
RUCHONNET, Louis 75, 76, 84,

104, 111, 134, 135, 137, 191 
RUEGGER,E. 117 
RUFFY, Victor 75, 131, 133

SACHS, Julius 83,84, 85, 141,
142, 143

SAINTE-BEUVE, Charles-
Augustin 71

SANTSCHI, François-Félix 117 
SARTORI, Michel 175, 192
S AUD AN, Guy 193
SCHAEFER, Patrick 191 
SCHATZMANN, Bertha 101
SCHIFF, Maurice 155
SCHLEICHER, Johann-Christophe

38,41,43, 176 
SCHNETZLER, Jean-Balthazar 65,

76, 79, 83 à 86, 87, 93, 97, 99,
114, 117, 131, 183, 185

SECRETAN, Claude 193
SECRETAN, Louis-Gabriel 40, 50,

117
SECRETAN, Marc 72
SEYLAZ, Louis 67
SIEGENTHALER, Paul-André 186
SPEZIALLI, Pierre 193
STRUVE, Henri 26, 30, 31, 38, 40,

46, 65, 77, 86, 183
STRUVE. Othon-Guillaume 26

TAG AULT, Jean 15
TAILLENS, Jules 193
TAVEL, Eric 146
TAYLOR, Gordon Rattray 193
TERRIER, Charles 189
THOMAS, Abraham 67, 68
THOMAS, Emmanuel 68, 69
THOMAS (Familie) 43, 67 à 69
THOMAS, Henri 69
THOMAS, Jean-Louis 69
THOMAS, Louis 68
THOMAS, Philippe 68
THOMAS, Pierre 67, 69
THOMAS, Samuel 117, 176



THURY, Jean-Marc-Antoine 81,
82, 87, 183

TISSOT, Laurent 136, 193, 194
TISSOT, Samuel-Auguste-André-

L David 16, 25,45
TOBLER, Hans Werner 191
TÖPFFER, Rodolphe 76
TREMBLEY, Jacques 194
TREVIRANUS, Gottfried-

Reinhold 11
TSCHARNER, V.B. 56

VACCARI 115
VALLON, Antoine 102
VENETZ, Ignace 68
VERDEIL, Auguste 135
VERDEIL, François 26, 46, 47
VERNET, Henri 117

phe

65,

VILLARET, Pierre 185
VINCENT, Luc 14, 48
VINET, Alexandre 36, 71,73, 81,

96, 123, 147
VIRET, Pierre 13, 14, 16,17, 18,

194
VOGEL, Peter 162, 187
VOGT, Carl 135, 136
VOLET-JEANNERET, Helena 

102, 194
VOLTAIRE 53, 54
Von KAGER, Hugo 139
VUILLEUMIER, François 187
VUILLEUMIER, Henri 98, 136,

194
VULLYAMOZ, Louise 114

WAHLI, Walter 162, 187
WARTMANN, Elie 50, 72, 73

WEISMANN, Auguste 132, 147 199
WIDMER, François 186
WILCZEK, Emest 107, 112, 115,

140,142,143, 145, 176, 185, 194
WITTEK, Riccardo 187
WOLFF, Kaspar-Frédéric 56
WURGLER, Wemer 189
WYDER, François 50

YERSIN, Alexandre-Emile-John
122, 193

YERSIN, Jean-Alexandre-Marc
117,122

YUNG, Emile 49, 194

ZEHENDER, Marquard 104
ZRYD, Jean-Pierre 162, 186
ZWINGLI 14, 18

50,

186

40,

)





Source des illustrations

Seules les pages sont indiquées avec la mention, s'il y a plusieurs documents, 
de la position de la figure : h : haut, b : bas, g : gauche, d : droite, m : milieu.

Archives cantonales vaudoises 12.
Archives de l'Université, Lausanne 114, 140, 147h.
Bibliothèque cantonale et universitaire, Lausanne 14,15,17,18,19,20g, 22, 

27, 29,46, 48, 49, 88, 89, 121, 124h.
Bibliothèque nationale suisse 55b, 66h.
Bibliothèque publique et universitaire, Neuchâtel 57.
Bureau de construction de l'Université à Dorigny (photos H. Germond) 

158, 160.
Collection H. Comaz, Yverdon 51, 52, 53.
Collection J.-P. Cuendet, Saint-Prex 106h, 107, 109bg, 112.
Collection M. Jotterand, Epalinges 152b.
Collection P.-E. Pilet, Pully 21,47,65,66b, 75,76,77, 82b, 83b, 84, 85, 86, 

90,94,95,104,105,115,117,119,122b, 123,126,129,130,133,136,141, 
142, 143, 147b, 151h, 155.

Collection M""= C. Poluzzi, Begnins 98, 124b.
Conservatoire de botanique, Genève 20d, 82b.
Editions Payot, Lausanne 73, 94, 134.
Institut de biologie animale de l'Université, Lausanne 150, 170.
Institut de biologie et de physiologie végétales de l'Université, Lausanne 

58,59, 103, 110, 116, 144, 159. 161, 163, 164, 166, 167.
Institut de botanique systématique et de géobotanique de l'Université, Lau
sanne 165.
Institut de zoologie et d'écologie animale de l'Université, Lausanne 152h, 

168, 169.
Laboratoire d'analyse ultrastructurale de l'Université, Lausanne 174.
Musée de l'Elysée, Lausanne 31, 55h, 62, 64, 68, 69, 81, 83h. 93, 106b, 

109bd, 122h, 125h, 125b.
Musée historique de Lausanne 32b, 39, 42, 74, 108, 109h, 111, 138, 157.
Musée et Jardins botaniques, Lausanne 32h, 33,44,45, 80, 127, 176b, 177.
Musée de zoologie, Lausanne 91. 113,118. 120,125m. 146.149,151m, 153, 

175, 176h.
Salle du Sénat de l'Université, Lausanne 35, 37.



Pré
Av
Inti

I.
Le;

Pie:
Gra
Loy
Des
Det
Fra
AU: 
d'A

Le
Co
Jac(
Cor

So(
L'ï
Qu
Alb
Etie
Lou 
B rit
Mui
- 7S

Thc



Table des matières

Préface............................................................................................. 5
Avant-propos................................................................................. 9
Introduction........................................................................................ 11

I. 1537 à 1837........................................................ 13
Les premiers enseignements scientifiques................................. 15
L'histoire naturelle à l'Académie................................................ 16
Pierre Viret (17) - Conrad Gesner (18) - Jean-Pierre de Crousaz (21) - 
Grands projets pour l'enseignement des sciences (23) - Charles-Louis 
Loys de Cheseaux (24) - Auguste Tissot (25) - François Verdeil (26) - 
Des mémoires académiques (26) - Quelques professeurs (30) -Jacques 
Deleuze (30) - Henri Struve (31) - Emmanuel Develey (31) - Jean- 
François-Aimé-Philippe Gaudin (32) - Jean-Nicolas-Sébastien 
Allamand (32) - Daniel-Alexandre Chavannes (34) - Une proposition 
d'André Gindroz (36).

Le Musée et la bibliothèque académiques............................. 37
Collections privées et jardins des plantes............................... 40
Jacob Constant (41) - Johann-Christoph Schleicher (43) - Rosalie de 
Constant (43).

Sociétés savantes........................................................................... 46
L'Encyclopédie d'Yverdon........................................................ 51
Quelques naturalistes.................................................................... 54
Albert de Haller (54) - Jean-Jacques Rousseau (56) - Jean-Rodolphe et 
Etienne-François-Louis de Loys (60) - Jean-Samuel de Loys (61) - 
Louis Levade (62) - Philippe-Sirice Bridel (63) - Jean-Philippe-Louis 
Bridel (63)-Samuel-Elisée Bridel (64)-Jean-Louis Muret (64)-Jules 
Muret (64) - Jean Muret (64) - Louis Reynier (65) - Pierre Thomas (67) 
- Abraham Thomas (67) - Emmanuel Thomas (68) - Jean-Louis 
Thomas (69).



204 NATURALISTES ET BIOLOGISTES À LAUSANNE JJ 1837 à 1890 71
TABLE DES MATIÈRES _ .

Les débuts de la Faculté des sciences...................................... 71
Les sciences naturelles à l'Académie...................................... 77
Les premières chaires (77) - La botanique (79) - Edouard-Louis 
Chavannes (80) - Marc Thury (81) - Rodoiphe Bianchet (82) - 
Gustave-François Planchon (83) - Jean-Balthazar Schnetzler (83) - 
Louis Favrat (86) - La zoologie (86) - Henri Hollard (87) - Jacques- 
Auguste Chavannes (90) - Georges du Plessis (91)- François-Alphonse 
Forel (92) - Samuel Bieler (95) - Professeurs (96) - Etudiants et 
étudiantes (99).

Les bâtiments académiques....................................................... 102
Musées et jardins cantonaux...................................................... 110
Quelques naturalistes................................................................... 116
Jean de La Harpe (118) - Louis Agassiz (119) - Jean-Alexandre-Marc 
Yersin (122) - Alexandre-Emile-John Yersin (122) - Eugène Rambert 
(122) - Edouard Bugnion (124) - Auguste Forel (125) - Alexis Forel 
(125) - Jules Amann (126)- Charles Meylan ( 126) - Paul Jaccard ( 126).

Une «philosophie» de la Nature................................................ 128
Schnetzler et le transformisme (131) - Maillefer et la biométrie (132).

De l'Académie à l'Université..................................................... 134

IV.
V.
Ta!
17^
Tat
Fac
Ta!
Fac
Tal
Fac
Tat
«pr
19'

Ré

Ind

Soi

III. 1890 à 1990.................................................... 137
La Faculté des sciences................................................................. 137
Les chaires de sciences naturelles............................................. 139
La biologie végétale....................................................................... 141
Jean Dufour (141) - Emest Wilczek (142) - Arthur Maillefer (143) -
Florian Cosandey (145) - Suzanne Meylan (145).

La biologie animale....................................................................... 146
Henri Blanc ( 147) - Auguste Barbey (148) - Paul Murisier (148) - Louis 
Baudin ( 149) - Robert Matthey (150) - Jacques Bouthillier de Beaumont
(153) - Henri Guénin (153) - Paul Bovey (154).

La biologie en Faculté de médecine........................................... 154
Bruno Galli-Valerio (154) - Paul Hauduroy (155) - Alexandre Herzen 
(155) - Maurice Arthus (156) - Alfred Fleisch (156).

Le «Campus» de Dorigny.............................................................  157
La recherche en biologie................................................................ 161
En Faculté des sciences (161)- Biologie et physiologie végétales (163) 
- Botanique systématique et géobotanique ( 165) - Zoologie et écologie 
animale (168) - Biologie animale (169) - Biophysique (171) - Biochi
mie (171) - Phytogénétique cellulaire (172) - Analyse ultrastructurale 
(173).
Dans les musées cantonaux (174) - Musée de zoologie (175) - Musée et 
Jardins botaniques (176).



2051 yC) NATURALISTES ET BIOLOGISTES À LAUSANNE 
TABLE DES MATIÈRES

183

Tableau I: Enseignements de biologie à l'Académie (de

IV. Conclusion.....................................................
V. Annexes...........................................................

1784 au semestre d'été 1890)..................................................... 183
Tableau II : Enseignements de biologie végétale à la
Faculté des sciences (de 1890 à 1990)................................... 185
Tableau III : Enseignements de biologie animale à la
Faculté des sciences (de 1890 à 1990).................................... 187
Tableau IV : Divers enseignements de biologie à la 
Faculté des sciences (de 1890 à 1990).................................... 188
Tableau V : Enseignements de biologie, donnés par des 
«privat-docents», à la Faculté des sciences (de 1894 à 
1990)................................................................................................ 188

Références....................................................................................... 191

Index des noms de personnes..................................................... 195

Source des illustrations............................................................... 201





iSÜMÜüüHi

Tic/ieve <7'////p?V/Me/' e// /Ma/ 7997
OMA' 79'c.s.s<AS CeM/ra/e^ à LaasaMMe

!*?

Le.s' /e.t/g.s' OM/ é/é co/MpoAM e?
/MM ew /?age.s' par TraM^/breA/e à Laa.saMM<?

v'-

-r-

ü

;ww<:!:w'!<i'M'!t!'!iMiS!i!t!iM'!iMi!i!!!!!^?;!;i:!!!:'!t!<!'W'!i:':i.''!':i!i!'i'!!!'!'S!'!'!MS!i!iSÜÜ!!!i!iü





itumnrtnhfW
r^rj

?"

g

- ---j

' ?

--
-.-r.

-----
nKi

'.€-?
X-'

K

r-

* ?

:
:

??: 
??:

<- 
-:-?

:
-----

.r--'

.<<.'.';';<:'!'!i!'!'!t;'!i!'!i!)!'!'b!'t'!<:'h;^; u u H n? u tu. t. n t-w.' u u ttu u u S u '-' --„T-





Paul-Emile Pilet est profes
seur à l'Université de Lau
sanne et directeur de 
l'institut de Bioiogie et de 
Physiologie végétales. Ses 
recherches portent sur la 
régulation hormonale de la 
croissance des cellules. 
Membre associé de l'Aca- 
démie royale de Belgique, il 
est docteur honoris causa 
des Universités de Tou
louse, Genève, Franche- 
Comté et de «Leicester 
Polytechnic» (G.-B.). Le pro
fesseur Pilet fait partie du 
comité d'édition de trois 
revues scientifiques interna
tionales. Préoccupé de 
méthodologie biologique, il 
dirige, avec quelques col
lègues suisses, la revue 
Diaiectica.

Chez ie même éditeur.

André Delessert

L'Université 
au défi

Une histoire sociale 
de l'Université de Lausanne

Editions Payot Lausanne



ISBN 2-601-03095-X

Editions Payot Lausanne

Les sciences naturelles, plus récemment la biologie, 
ont compté en pays vaudois 

de nombreux savants souvent remarquables. 
L'Académie en a abrité quelques-uns, 

mais beaucoup ont travaillé en dehors d'elle. 
Avec la création de l'Université - il y a cent ans - 

la situation change peu à peu. 
Des laboratoires toujours plus performants 

permettent aux hommes de science 
de se livrer à des recherches irréalisables sans équipe 

et sans installation technique.

L'évocation des travaux des naturalistes 
et des biologistes d'ici, de l'activité de nos musées 

et de nos sociétés savantes, 
laisse entrevoir les grandes étapes 

qui ont marqué les sciences de la vie 
depuis le milieu du XVE siècle.

Pour la rendre plus vivante, 
des biographies s'intégrent à cette étude 

conduite avec rigueur 
et le constant souci de rester accessible 

à un lecteur non spécialisé.


