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LES FER MES «EN QUADRILATÈR E»
...  ET SOUCI DE PR ESTIGE

MOR PHOLOGIE 
DU COMPL E X E BÂTI

S ous l ’a ng le  bât i ,  pa rmi  ces  
fermes  d ’or ig ine  méd iéva le ,  
ra res  sont  cel les  qu i  sur v ivent  

da ns  leur  physionomie in it ia le ,  
ne  sera it-ce  que pa r t ie l lement .  
Ca r  au f i l  du temps ,  l ’ i mmense 
major ité  de  ces  const r uc t ions  f ut  
modernisée ,  pr incipa lement  au 
X V IIIe s . ,  non sa ns  ma intenir  ic i  
ou là  quelques  mura i l les  a nciennes ,  
voi re  u n bât i ment  ent ier  aya nt  
résis té  au x sièc les  précédents .

Architec tura lement ,  le  X V IIIe s .  
appa ra ît  donc comme u n âge  
d ’or.  Les  témoins  i ssus  de  cet te  
pér iode sont  lég ion,  qu’ i l s  s iègent  
au mi l ieu de  leurs  ter res ,  ou qu’ i l s  
soient  assi mi lés  au v i l lage .

L’agencement  a rchitec tura l  de  
ces  fermes  demeure  sensiblement  
inva r iable ,  du moins  da ns  les  
g ra ndes  l ig nes .  Théor iquement ,  
toutes  add it ionnent  u ne sér ie  
de  bât i ments  au x fonct ions  
ind iv idua l isées  –  log is ,  s tabu lat ion 
et  remisage  –,  a r t icu lés  en u n cer ta in  
nombre d ’a i les  déf in issa nt  u ne cour  
polygona le .  Son ex pression la  plus  
about ie ,  s inon la  plus  représentat ive  
du terr itoi re ,  sera it  la  ferme d ite  
«  en quadr i latère  »,  pa r fa itement  
rég u l ière ,  à  l ’ i mage de  la  ferme de  
Wa henges  sous  L’Écluse ,  pour  n’en 
c iter  qu’u ne,  e t  non des  moindres .  
Ma is  i l  a r r ive  aussi  que cet te  
rég u la r ité  «  idéa le  »  soit  mise  à  ma l ,  
du fa it  d ’u n cha nt ier  plus  labor ieu x 
–  spécia lement  faute  de  f ina nces  –  ou 
au cont ra i re ,  pa rce  que l ’ex ploitat ion 
conna ît  u n essor  rapide  ent ra îna nt  
des  ag ra nd issements ,  ou enf in  en 
ra ison d ’u ne topog raphie  d i f f ic i le  
du site ,  qu i  obl ige  à  des  adaptat ions  
pla ni mét r iques .  Le  pér i mèt re  bât i  
appa ra ît  dès  lors  plus  «  désa r t icu lé  »,  
comme à  la  Gra nde Cense  de  Sa r t-
R isba r t .  Ma is  s tat i s t iquement ,  
le  quadr i latère  rég u l ier  est  
net tement  mieu x représenté .

COMPOSITION DE S A IL E S

Pa rmi les  é léments  qu i  s t r uc turent  
les  d i f férentes  a i les  de  la  
cense  t rad it ionnel le ,  deu x sont  
emblémat iques  du quadr i latère  
hesbig non :  le  porche,  a lt ier,  qu i  
ma rque l ’ent rée  pr incipa le  et  
of f ic ie l le  au complexe  ag r icole  –  i l  
peut  êt re  env i ronné de  bât i ments  
seconda ires  –,  a insi  que la  g ra nge,  
volu me ca rac tér is t ique d ’u ne rég ion 
à  vocat ion céréa l ière ,  qu i  mobi l i se  
volont iers  u ne a i le  ent ière  de  la  
ferme.  Tous  deu x ont  des  gaba r it s  
qu i ,  quasi  systémat iquement ,  
émergent  net tement  sur  le  fa îte  
des  bât i ments  voisins  :  la  g ra nge 
cer ta inement ,  le  porche moins ,  
ma is  ce  dernier  r iva l i se  avec  les  
const r uc t ions  env i ronna ntes  pa r  
des  at t r ibuts  qu i  lu i  sont  tout  à  fa it  
pa r t icu l iers .  Leur  i mpact  v isuel ,  e t  
sy mbol ique,  est  pr i mord ia l .  A l ’ insta r  
de  la  g ra nge,  le  log is  const itue  lu i  
aussi  bien souvent  la  tota l ité  d ’u ne 
des  a i les ,  posit ionnée f réquemment  
face  à  l ’ent rée  pr incipa le  du porche.  
A insi  le  ma ît re  des  l ieu x peut-i l  
ten i r  à  l ’œi l  l ’a r r ivée  des  v isiteurs  
ex tér ieurs  et ,  inversement ,  ceu x-ci  
peuvent-i l s  i mméd iatement  mesurer,  
pa r  la  qua l ité  de  l ’ habitat ion,  la  
r ichesse  ou le  ra ng du propr iéta i re .  
Ca r  ce  bât i ment  bénéf ic ie  
habituel lement  d ’u n t ra itement  
décorat i f  qu i  en mag ni f ie  la  fonct ion.  

Pa rmi  ces  sig nes  d ist inc t i fs ,  
l ’ent rée  du log is  s ’a f f iche  comme 
u n l ieu pr iv i lég ié  :  l ’ inscr ipt ion 
d ’u n tour  de  por te  «  da ns  l ’a i r  du 
temps »  –  bien souvent  d ’ in f luence  
ba roque –  ga ra nt it  le  prest ige  
de  la  façade.  Trad it ionnel lement  
au X V IIIe s . ,  l ’ é lévat ion est  à  u n 
n iveau :  le  log is  de  la  ferme de  la  
Chise  à  Piét reba is  (1735)  const itue  
u n bel  exempla i re  du genre .  Ma is  
les  except ions  foisonnent  :  soit  
leur  ex istence  ne  bénéf ic ie  pas  de  
just i f icat ion pa r t icu l ière ,  s inon 
qu’el les  témoig nent  d ’u ne a isa nce  
cer ta ine  du comma nd ita i re  –  la  
Gra nde Ferme à  Or p-le-Pet it  (1712),  
les  fermes  d ’Awa ns à  Sa r t-Mél in  
(vers  1754)  ou du Stocquoy à  
Jodoig ne (vers  1755)  l ’ i l lust rent  
bien –,  soit  e l les  t ra hissent  u n 
pa r t i  plus  a ncien,  hér ité  des  sièc les  
a ntér ieurs ,  comme à  la  Fra nche 
Comté,  à  Jodoig ne (X V IIe s .) ,  ou 
da ns  les  fermes  de  la  Dî me à  
Ja ndra in (1619),  de  la  Touret te  
à  Boma l  (1ère moit ié  du X V IIe s .) ,  
du Gra nd Château à  Huppaye 
(X V IIe s .) ,  de  la  Ti l leraye  à  Noduwez 
(X V IIe s .) ,  pa rmi  bien d ’aut res .  

 

Enf in,  les  d iverses  dépenda nces  
dest inées  au béta i l  –  vacher ies ,  
écur ies ,  porcher ies  et  berger ies  –,  
ou au matér iel  –  cha r t i l s  e t  remises  
d iverses  –  se  pa r tagent  la  dernière  
a i le ,  ma is  env i ronnent  aussi  
souvent  le  porche,  ou complètent  
occasionnel lement  l ’a i le  du log is ,  
ou de  la  g ra nge.  Un fourni l ,  intég ré  
au x bât i ments  précités ,  e t  plutôt  
situé  à  prox i mité  i mméd iate  de  
l ’ habitat ion –  comme le  sont  ceu x 
de  la  ferme d ’Awa ns à  Sa r t-Mél in,  
ou de  Wa henges  sous  l ’Écluse  –,  ou 
au cont ra i re  i solé  derr ière  le  log is  
–  te l le  est  la  conf ig urat ion de  la  
Gra nde Cense  à  Sa r t-R isba r t  –,  
complète  l ’ équ ipement  log ist ique du 
complexe.  Enf in  u n puit s ,  souvent  
d ispa r u ,  ou plus  ta rd ivement  u ne 
pompe,  hors  ser v ice  aujourd ’ hui ,  
s ’a r r i me cont re  u n des  bât i ments ,  
ou t rône au mi l ieu du quadr i latère .  
I l  en ex iste  encore  à  la  Gra nde 
Ferme d ’Or p-le-Pet it ,  ou au x 
fermes  de  la  Fécu ler ie  à  Ja ndra in 
et  du Gra nd Haquedeau à  Rou x-
Miroi r,  à  t it re  d ’exemples .

Le  pér i mèt re  a insi  const itué  
dél i mite  u ne cour  dont  la  fonct ion 
d ist r ibut r ice  permet  le  l ien 
ent re  les  d i f férentes  pa r t ies  du 
complexe  ag r icole .  Si  son a i re  n’est  
pas  nécessa i rement  ent ièrement  
empierrée ,  au mini mu m les  
cheminements  pr incipau x le  
sont ,  dessina nt  auta nt  de  c i rcu it s  
rel ia nt  ent re  eu x les  bât i ments ,  
ou loca l i sa nt  cer ta ines  fonct ions ,  
mises  en év idence pa r  l ’agencement  
pa r t icu l iers  des  pavés .  Pa rmi  ces  
l ieu x,  la  fosse  réser vée  au f u mier  
–  d ’a i l leurs  souvent  décent rée  
vers  les  l ieu x de  s tabu lat ion,  ou 
du moins  creusée  le  plus  loin  
possible  du log is  –,  t ient  u ne 
place  pr incipa le ,  matér iel lement  
bien sûr,  ma is  aussi  à  u n n iveau 
sy mbol ique.  De fa it ,  sa  ta i l le  a f f iche  
ostensiblement ,  comme le  fa it  la  
g ra nge,  la  prospér ité  du doma ine.

I l  a r r ive  enf in  que le  quadr i latère  
soit  précédé d ’u ne drève ,  à  l ’ insta r  
de  cel le  bordée  de  ma rronniers  se  
d i r igea nt  vers  la  ferme d ’Aubremé.  
Cel le-c i  ma rque u ne d ista nce  
supplémenta i re  ent re  le  censier  
et  son v isiteur,  à  l ’ i mage de  cet  
inter va l le  qu i  ex iste  ent re  le  porche 
et  le  log is ,  i mposa nt  à  qu iconque u n 
cer ta in  temps de  cheminement  qu i  
cont r ibue à  fa i re  pleinement  sa isi r  
la  qua l ité  des  l ieu x pénét rés ,  à  la  
ma nière  d ’u ne «  int i midat ion ».

La formidable  ferme 
de  Wa henges  à  L’Écluse  
appa ra ît  comme 
l ’ i l lust rat ion pa r fa ite  du 
quad r i latère  rég u l ier  mis  
en place  prog ressivement ,  
pa r  f rac t ions  successives  
au f i l  du X V IIIe s .  Le  
log is  a  pa r  a i l leurs  été  
ag ra nd i  à  ses  ex t rémités  au 
X I X e s .  Le  bât i ment  le  plus  
a ncien est  la  g iga ntesque 
g ra nge (1718) .  S ’y  g ref fe  
en retour  u ne première  
a i le  de  s tabu lat ion sous  
feni l s  (1718-1724)  inclua nt  
le  porche-colombier  
(1724),  su iv ie  à  a ng le  d roit  
d ’u ne deu x ième a i le  de  
s tabu lat ion,  sous  feni l s  
e l le  aussi  (1724 -1729) .  
A rr ive  enf in  le  prest ig ieu x 
log is  (1729),  g rat i f ié  
u ltér ieurement  d ’u ne 
chapel le  Sa int-Nicolas  
(1742) .  Plus  ta rd ivement ,  le  
pér i mèt re  se  referme pa r  
l ’ érec t ion du cha r t i l  e t  du 
fourni l  (1769),  a insi  que pa r  
u ne prolongat ion de  l ’a i le  
de  s tabu lat ion sous  feni l s ,  
in it iée  a ntér ieurement  
(1784) .  Enf in,  le  log is  est  
é t i ré  à  ses  deu x bouts ,  
ma is  prog ressivement  
(1832 et  1850) .

Cer ta ins  ont  défendu 
l ’ idée  qu i  voud ra it  que 
cet te  d isposit ion en 
quad r i latère  soit  just i f iée  
pa r  u n souci  défensi f  ou 
«  g uerr ier  »  qu’ava it  le  
comma nd ita i re ,  le  complexe  
ag r icole  a insi  d isposé  
pa ra issa nt  «  for t i f ié  ».  I l  
n’en est  r ien !  Une première  
ra ison à  cet te  opposit ion 
s’ i mpose  d ’emblée  :  le  
temps nécessa i re  à  la  
f ina l i sat ion du projet .  De 
fa it ,  ces  u nités  ag r icoles  
sont  t rès  souvent  le  f r u it  
d ’u ne ent repr ise  qu i  cour t  
sur  plusieurs  décennies ,  
ce  qu i  lu i  interd it  
l ’ i mméd iate  fermeture  de  
son pér i mèt re ,  cont red isa nt  
toute  not ion défensive .  La  
ferme de  Wa henges  en est  
l ’ i l lust rat ion pa r fa ite .  

Pa r  a i l leurs ,  même about ies ,  
ces  censes  demeurent  
«  ouver tes  »,  pu isqu’el les  
bénéf ic ient  bien souvent  de  
plusieurs  por ta i l s  ou ent rées  
piétonnes ,  qu i  déforcera ient  
bien sûr  leur  «  enceinte  »  
si  cel le-c i  ava it  é té  pensée  
comme tel le .  A l ’a na lyse ,  la  
géomét r ie  du système obéit  
plus  à  des  considérat ions  
t rès  prag mat iques  de  
prat ic ité ,  de  fonct ionna l ité  :  
au  pr incipa l ,  économiser  
le  sol ,  l i miter  les  d ista nces  
à  pa rcour i r,  e t  autor iser  
u ne super v ision opt i ma le  
des  ac t iv ités .  Da ns  cet te  
perspec t ive ,  l ’orga nisat ion 
rat ionnel le  autour  du pivot  
cent r ipète  que const itue  la  
cour  intér ieure ,  appa ra ît  
donc aussi  év idente  
qu’ idéa le .  La  composit ion 
y  est  concent r ique,  e t  
s ’appréhende de  l ’ intér ieur.  

 

1.  Gra nde C ense  à  Sa r t-
R isba r t ,  pla n (CH A B -UCL)

2 .   Fer me de  Wa henges  
à  L’É c lu se ,  log i s

3.   Fer me d ’Awa ns à  Sa r t-
Mél i n ,  log i s  (CH A B -UCL)

4 .   Fer me de  la  Féc u ler ie  
à  Ja nd ra i n

5.   Gra nde Fer me à  Or p-
le-Pet it ,  log i s

6 .   Fer me d ’Aubremé à  Gra nd-
Rosière ,  d rè ve  de  ma r ron n iers

7.   Fer me d ’Aubremé à  
Gra nd-Rosière ,  log i s  e t  
chapel le  Sa i nt- Gi l le s

8 .   Fer me de  Wa henges  à  
L’É c lu se ,  pla n (CH A B -UCL)

9.   Fer me du Gra nd Haquedeau 
à  Rou x-M i roi r

10.  Fer me du Gra nd Haquedeau 
à  Rou x-M i roi r,  pu it s

11.  Fer me d ’Aubremé à  
Gra nd-Rosière

12 .  Fer me de  Wa henges  à  L’É c lu se

13.  Fer me de  Wa henges  à  
L’É c lu se ,  log i s  (CH A B -UCL) 
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