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L’ENTR ÉE DES LOGIS HESBIGNONS 
U NE « VITRINE »  DU COMMANDITAIR E

I l n’est  pas  ra re  que le  log is  
hesbig non – sur tout  lorsqu’ i l  
se  veut  d ’u n cer ta in  ra ng –  soit  

équ ipé  d ’u ne por te  pr incipa le  
pa r t icu l ièrement  d ist ing uée ,  
que le  ma ît re  des  l ieu x aura  
cer ta inement  sou ha itée  «  à  la  mode »,  
e t  qu i  pourra it  ê t re  qua l i f iée ,  
s t y l i s t iquement ,  de  «  ba roque ».  I l  
en ex iste  toute  u ne pa nopl ie ,  dont  
la  physionomie est  t rès  souvent  
si mi la i re ,  bien que cer ta ines  
va r ia ntes  se  l i sent  da ns  les  déta i l s .  

Au f i l  du temps ,  ces  tours  de  por te  
–  presque exclusivement  en pierre  
de  Gober ta nge –,  décl inent  u n 
vocabu la i re  qu i ,  pa r  les  cha ngements  
prog ressivement  int roduit s ,  
appa ra issent  ca rac tér is t iques  
d ’u ne évolut ion chronolog ique.

AU X V IIe s .  ET EN 1ère 
MOITIÉ DU X V IIIe s .

L’or ig ine  de  cer ta ins  mot i fs  se  
t rouve da ns  des  réa l i sat ions  du 
X V Ie s . ,  ta rdo-got hiques  donc ,  qu i  
se  ma int iennent  ponctuel lement  
en plein  X V IIe s .  d ’a i l leurs .  Ces  
réminiscences  méd iéva les  sont  
au pr incipa l  le  la rmier,  a insi  que 
–  ic i  e t  là  –,  l ’a mor t issement  d it  
«  en congé »  des  a ng les  biseautés .  
Si  ce  dernier  mot i f  va  toutefois  
rapidement  d ispa ra ît re  (sau f  
except ion),  le  t rad it ionnel  la rmier  
résis te  mieu x ma is  en s’adapta nt ,  
pu isqu’ i l  acquier t  désorma is  u ne 
termina ison involutée ,  premier  sig ne 
ba roquisa nt  quoique u n r ien t i mide 
encore .  Les  premières  ma ni festat ions  
de  ce  t y pe  d ’ornement  remontent  
au mi l ieu du X V IIe s .  env i ron.

Puis  pet it  à  pet it ,  les  i mpostes  et  
la  c lé  vont  prendre  du rel ief,  e t  
s ’orner  de  mou lures  plus  ou moins  
sophist iquées ,  plus  ou moins  
profondément  creusées .  L’ocu lus  fa it  
son appa r it ion :  i l  v ient  surmonter  
l ’ent rée  proprement  d ite  du log is ,  
dont  i l  éc la i re  le  vest ibu le .  Son 
pour tour,  qu i  peut  êt re  lu i  aussi  
cerné d ’u n la rmier,  dev ient  prétex te  
à  décorat ion.  Ic i ,  l ’adopt ion du mot i f  
en a i lerons  à  volutes  sava mment  
dél iées ,  est  ca rac tér is t ique.  Un jeu 
subt i l  de  courbes  et  cont recourbes  
na ît ,  e t  concurrence  si mu lta nément  
l ’a ncien enrou lement  qu i  ponctua it  
le  la rmier  de  la  por te .  La  mise  
en page  se  compl ique.  D’u ne 
ma nière  généra le ,  le  rel ief  va  
croissa nt .  I l  capte  la  lu mière .  Cel le-
c i  a ni me les  formes ,  sou l ig nées  
pa r  les  ef fet s  de  c la i r-obscur  que 
son rayonnement  provoque.  

Prog ressivement  le  la rmier  de  la  
por te ,  in it ia lement  c int ré ,  se  ra id it .  
L’a rc  ex tér ieur  se  redresse  pour  
former u ne corniche hor izonta le ,  
plus  s t r ic te .  Cet te  t ra nsformat ion 
–  qu i  ma int ient  toutefois  u n 
int rados  courbe –,  fa it  appa ra ît re  
les  écoinçons ,  volont iers  por teurs  
d ’u n mi l lési me (f rac t ionné en 
deu x pa r t ies) ,  ou des  in it ia les  
du bât isseur.  Désorma is  l ’ocu lus  
appa ra ît  mieu x assis ,  ou plutôt  fa it-
i l  plus  cor ps  avec  l ’ensemble .  I l  
«  f lot te  »  moins ,  pour  a insi  d i re .  

À PA RTIR DU MILIEU 
DU X V IIIe s .

De fa it ,  c’est  vers  u ne f usion de  ces  
deu x pa r t ies  –  por te  et  ocu lus  –,   que 
l ’on se  d i r ige  au mi l ieu du X V IIIe s .  
(ent re  1742 et  1754) .  Insensiblement  
le  jour  supér ieur,  in it ia lement  
i solé ,  ent re  sous  la  corniche pour  
const ituer  la  ba ie  d ’ i mposte .  Le  
ra f f inement  de  cet te  dernière  
se  ma ni feste  pa r  u ne éventuel le  
subd iv ision du châssis ,  qu i  est  d it  «  à  
pet it s  bois  ».  Pa r  a i l leurs ,  le  pour tour  
de  la  por te  dev ient  quadra ng u la i re ,  
s ’ é t i re  et  se  ver t ica l i se .  Le  l inteau 
est  volont iers  droit ,  ou int radossé ,  
ta nd is  que les  piédroit s  tendent  à  
devenir  rec t i l ig nes .  A l ’a ncienne 
corniche (désorma is  remontée)  se  
subst itue  u ne si mple  t raverse ,  plus  
ou moins  t rava i l lée .  Les  mot i fs  
ba roques  d ’ inspi rat ion Louis  X I V 
s’estompent ;  les  fa meu x a i lerons  
à  volutes  d ispa ra issent  ta nd is  
qu’u ne sensibi l ité  Louis  X V I 
préf ig ura nt  le  c lassic isme s’a f f i rme.

Ultér ieurement  encore  (à  pa r t i r  de  
1780),  cet te  t raverse  d ispa ra ît  au 
prof it  d ’u n va nta i l  intég ra nt  u ne 
pr ise  de  lu mière  –  subst itut  de  
l ’a ncienne vér itable  ba ie  d ’ i mposte–,  
qu i  demeure  toutefois  f i xe .  

AU X I X e s .

Rét i f  à  la  fa nta isie  «  excessive  »  des  
créat ions  a ntér ieures ,  le  X I X e s .  
pr iv i lég ie  u ne product ion de  
pour tours  de  por te  plutôt  «  r ig ides  »,  
rég u la r isés ,  e t  souvent  ex t rêmement  
si mpl i f iés  :  piédroit s  e t  l inteau 
se  réu nissent  pour  composer  la  
t rouée  rec ta ng u la i re  s t r ic tement  
fonct ionnel le  qu i  équ ipe  la  major ité  
des  bât i ments .  Bien souvent ,  e l le  
s ’a l ig ne sur  le  nu de  la  mura i l le .  I l  
a r r ive  toutefois  qu’u ne corniche 
sa i l le  sur  le  l inteau .  Ma is ,  da ns  les  
éd i f ices  plus  prest ig ieu x ou chez  u n 
comma nd ita i re  mieu x in formé des  
modes ,  leur  g raphie  se  compl ique,  
s ’enr ich it  e t  mu lt ipl ie  les  mot i fs  
t y piquement  néoclassiques  :  pointes  
de  d ia ma nt ,  piast res ,  fa isceau x et  
aut res  dent icu les  const ituent  leur  
vocabu la i re  basique,  empreint  d ’u n 
espr it  Louis  X V I encore  bien v ivace .

U TILISATION 
DU CA LCA IR E

Si mu lta nément  à  ces  réa l i sat ions  
en pierre  bla nche ex istent  quelques  
tours  de  por tes  en ca lca i re  de  Meuse ,  
qu i  présentent  u ne «  g ra mma ire  »  
d i f férente .  De fa it ,  ja ma is  i l  n’y  
eut  de  si mples  t ra nscr ipt ions  
des  modèles  «  ba roquisa nts  »  
ca rac tér is t iques  décr it s  c i-ava nt  
da ns  ce  matér iau «  d ’ i mpor tat ion »,  
ra isonné d i f féremment ,  au pr incipa l  
da ns  leur  appa rei l lage .  De fa it ,  t rès  
souvent  leurs  é léments  const itut i fs  
sont  de  g ra ndes  pièces  monol it hes ,  
cont ra i rement  à  la  super posit ion de  
pet it s  blocs  qu i  est  inév itable  pour  
la  pierre  de  Gober ta nge.  Le  t rava i l  
décorat i f  qu i  y  est  appl iqué peut  êt re ,  
ic i  aussi ,  ex t rêmement  sophist iqué.

1.  Fer me de  la  Ti l leraye  
à  Noduwez ,  log i s

2 .  Fer me de  la  Fra nche 
C omté à  Jodoig ne ,  log i s

3.  Fer me à  P ié t ra i n,  
log i s  (CH A B -UCL)

4 .  Presby tère  à  Mél i n ,  log i s

5.  Fer me du Vic a i re  à  
Hédenge ,  log i s

6 .  Fer me de  la  Tou ret te  
à  Boma l ,  log i s

7.  Fer me à  Sa i nt-Remy- G eest ,  
log i s  (CH A B -UCL)

8 .  Fer me du Gra nd Haquedeau 
à  Rou x-M i roi r,  log i s ,  
i mposte  e t  l a r m ier  
ter m i né en en rou lement

9.  Fer me de  la  Ch ise  à  
P ié t reba i s ,  log i s

10 .  Fer me du Gra nd Château 
à  Huppaye ,  log i s

11.  Fer me d ’Aubremé à  Gra nd-
Rosière ,  chapel le  Sa i nt- Gi l le s

12 .  C ense  Hiquet  à  Ja nd renou i l le ,  
log i s  (CH A B -UCL)

13.  Fer me du Gra nd Haquedeau 
à  Rou x-M i roi r,  log i s ,  
a mor t i s sement  «  en congé »

14 .  Chapel le  Not re-Da me du 
Ba st y  à  Mél i n ,  l a r m ier  
ter m i né en en rou lement

15.  Fer me de  la  Féc u ler ie  
à  Ja nd ra i n,  log i s

16 .  Fer me à  Mont-Sa i nt-
A nd ré ,  log i s

17.  Fer me du Gra nd Haquedeau 
à  Rou x-M i roi r,  log i s  

18 .  Chapel le  Not re-Da me du 
Bon Secou rs  à  Z ét r ud-
Lu may,  i mposte

19.  Fer me du Gra nd 
Haquedeau à  Rou x-M i roi r,  
log i s  (CH A B -UCL)

20.  Fer me Sa i nt-Jea n l ’Éva ngél i s te  
à  Pet it-Rosière ,  log i s

21.  A nc ien ne fer me à  
Lu may,  log i s ,  l a r m ier

22 .  Fer me de  la  Fra nche C omté 
à  Jodoig ne ,  log i s ,  l a r m ier  
ter m i né en en rou lement  

23.  C ense  Seny à  Of f u s ,  log i s

24 .  Fer me d ’Awa ns à  Sa r t-Mél i n ,  
log i s ,  châ ss i s  «  à  pe t i t s  boi s  »

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

26 .  Fer me de  la  Ch ise  
à  P ié t reba i s ,  log i s ,  
a i leron à  volute
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«  f lot te  »  moins ,  pour  a insi  d i re .  

 20

 13

 19

 6

 7

U TILISATION 
DU CA LCA IR E

Évolut ion t héor ique du tou r  de  por te  en pier re  de  G ober t a nge ,  du m i l ieu du X V I I e s .  à  l a  f i n  du X V I I Ie s .  :  fer me de  la  Ti l leraye  
à  Boma l  (m i  X V I Ie s .) ,  fer me du Gra nd Haquedeau à  Rou x-M i roi r  (vers  16 6 0) ,  cense  Seny à  Of f u s  (vers  1717) ,  fer me Sa i nt-Jea n 
l ’Éva ngél i s te  à  Pet it-Rosière  (vers  1730) ,  fer me à  Mont-Sa i nt-A nd ré  (1743) ,  fer me à  P ié t ra i n (1751) ,  fer me à  Nod renge (1785) .




