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2 LE CONTEUR VAUDOIS

» Laissez passer cet aimable public
» Quand, au théâtre, en foule il vient pour boire,
» Avec bonheur, ma bière de Munich. »

Des trois rivaux la lutte est regrettable ;

Pour l'apaiser faisons un noble effort ;

Si leurs patrons étaient à cette table
Notre gaîté les remettrait d'accord.
A leur santé je propose de boire :

Il faut à tous une place au soleil,
Et pour chasser leur humeur un peu noire
Prescrivons-leur ce vin doux et vermeil.

L. M.
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Avant de passer en revue les différents objets sur
lesquels l'amateur peut diriger ses études, disons
encore un mot sur la préparation elle-même.

Les verres sur lesquels vous placerez les objets
doivent être aussi purs que possible, sans bulles d'air,
ni rayures ; il n'y a toutefois pas besoin de cristal, et
le premier vitrier venu pourra vous découper des
bandes de verre de 75 centimètres de longueur sur 25
de largeur. Au moyen d'une lime fine ou d'une meule
vous adoucissez les angles tranchants de ces bandes
de verre, puis vous les nettoyez pour l'usage.

Il faudra aussi vous procurer un certain nombre
de verres de plus petite dimension, destinés à recouvrir

les objets à l'étude. Ces petits verres n'ont pas
encore de nom officiel, mais nous adopterons le mot
très simple de verrelets, qui a été proposé par notre
compatriote M. le prof. F. Forel.

Les verrelets doivent être aussi minces que possible

; on en fabrique d'une épaisseur d'un dixième de

millimètre, mais ils coûtent de 3 à 5 fr. le cent suivant
leur dimension ; si votre microscope n'a pas un fort
grossissement, vous pouvez vous contenter de verrelets

d'un millimètre d'épaisseur que vous ferez
découper en petits carrés de 12 à 15 mm. de côté.

Certaines substances peuvent être préparées à sec,
c'est-à-dire, qu'on les place simplement entre le verre
et le verrelet ; puis on fixe ce dernier au verre en le
garnissant d'un peu de cire à cacheter dissoute dans
de l'esprit de vin.

D'autres objets doivent être imbibés d'un liquide
qui les rende transparents comme la glycérine et le
baume du Canada, etc., etc.

Pour les objets qui ne sont pas humides, la patte
d'une mouche, par exemple, vous déposez sur le
milieu du verre une goutte de baume du Canada, puis à

l'aide d'une aiguille un peu fine enmanchée au bout
d'un morceau de bois de la grosseur d'un crayon,
vous faites entrer la patte de mouche dans le baume,
et vous l'arrangez de manière à écarter les bulles d'air
qui se seraient attachées ala patte; enfin vous placez
le verrelet sur lequel vous appuyez modérément
jusqu'à ce qu'il touche la patte de mouche. Le baume,
se séchant lentement, pénètre peu à peu votre préparation

et la rendra de plus en plus transparente.
Si le baume est trop épais, vous le délayez avec

quelques gouttes d'essence de térébenthine rectifiée.
Quand un objet est humide, une substance végétale,
par exemple, au lieu de le baigner dans le baume, on
doit employer la glycérine. Pour cela, vous devrez
préparer sur le verre un cadre de cire à cacheter destiné

à soutenir le verrelet et à enfermer la glycérine,
et, tandis que la cire est encore molle, vous mettez
sur le verre une goutte de glycérine, vous y placez

l'objet, et l'imbibez bien de glycérine au moyen d'un
petit pinceau pour écarter les bulles d'air, puis vous
ajoutez de la glycérine de manière à ce qu'il y en ait
juste assez pour remplir votre cadre sans déborder,
enfin vous placez votre verrelet sur le cadre et vous
le comprimez pour qu'il adhère en plusieurs points.

Si malgré vos précautions la glycérine déborde,
vous l'enlevez patiemment avec du papier buvard. En
dernier lieu vous passez une ou deux couches de cire
sur les bords du verrelet pour fermer complètement
la préparation.

Les préparations achevées vous y collez une
étiquette et vous les conservez dans des boîtes à rainures

ou, ce qui vaut le mieux, dans des cartons
particuliers.
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Les étudiants vaudois.

Le corps des étudiants fut créé en 1692 par
lettres-patentes du Sénat de Berne, puis il fut
confirmé en 1700. Ses premiers actes couchés par
écrit datent de 1720.

A l'origine, il ne se composait que des étudiants
en théologie immatriculés, mais le 3 août 1720, les

jeunes gens de l'auditoire d'éloquence furent introduits

dans le corps et jouirent des mêmes droits

que leurs aînés. C'est à l'occasion de ce changement
de constitution que prend naissance``le livre des

protocoles.
En entrant dans le corps, chacun payait une

finance qui était exigée de nouveau lorsqu'un
étudiant passait d'un auditoire dans un autre. Chaque
nouvel étudiant inscrivait son nom dans le registre
matricule. Les externes, presque tous d'origine
étrangère, pouvaient faire parlie du corps en se

soumettanl aux mêmes conditions. Les contributions
pécuniaires étaient destinées à alimenter la
bibliothèque.

En 1806, l'académie subit quelques changements ;

des auditoires de droit et de médecine furent créés,
ce dernier du moins sur le papier, et leurs élèves

devaient entrer dans le corps comme les étudiants
en théologie.

Le corps général était dirigé par le Sénat
particulier. Le nombre des membres de celui-ci varia;
diverses charges furent créées ou abolies ; le mode
des élections changeait aussi. Les titulaires des

principales charges, tels que le Consul ou président,
le Questeur ou caissier el d'autres étaient nommés

par l'assemblée générale au Sénat général, les Asses-

sores ou censeurs étaient nommés par le Sénat
particulier ou bien par leurs volées, quelquefois même

par l'Académie.
Ce Sénat avait des attributions assez essentielles.

Il devait veiller au maintien de la discipline et des

bonnes mœurs. Dans certains moments, d'autres
privilèges lui furent conférés. Il jouissait du droit de

contribuer à la nomination du sous-bibliothécaire de

l'Académie et du bedeau. 11 fut plus d'une fois
appelé à fixer les vacances, à donner son préavis sur
le mode d'appréciation des examens, etc.

En tout lemps le Sénat eut la surveillance de la

bibliothèque des étudiants. Il dirigeait les fonctions

liturgiques des proposants, soit en nommant le
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