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LA GR ANGE
U N BÂTIMENT EMBLÉMATIQUE D’U NE R ÉGION

S y mbole  des  rég ions  
céréa l ières ,  la  g ra nge est  u n 
bât i ment  ca rac tér is t ique du 

quadr i latère  ag r icole  hesbig non,  
dont  la  volu mét r ie  peut  acquér i r  des  
propor t ions  tout  à  fa it  g ra nd ioses  :  
« Le  pays  où le s  g ranges  sont  des  
nav ire s  »  prév ient  d ’a i l leurs  Ju los ,  
à  l ’at tent ion des  automobi l i s tes  
qu i  t ra nsitent  pa r  la  Hesbaye 
braba nçonne,  à  prox i mité  de  
Jodoig ne.  L’ i mage est  pa rla nte  !

GR A NGE EN LONG 
OU GR A NGE EN L A RGE

Ty polog iquement ,  le  bât i ment  
peut  se  décl iner  sous  deu x formes 
pr incipa les  –  le  genre  d it  «  en 
long »  et  le  genre  d it  «  en la rge  »  –  
d i f féremment  représentées ,  pu isque 
le  premier  t y pe  pa ra ît  bien dominer,  
du moins  sous  l ’A ncien Rég i me,  
ca rac tér isa nt  les  g rosses  censes  
essent iel lement .  Ma is  s ’ i l  est  v ra i  
qu’u ne prééminence du modèle  «  en 
long »  se  dessine ,  en reva nche i l  
semblera it  va in de  tenter  de  déf in i r  
u ne a ntér ior ité  d ’u n t y pe sur  l ’aut re .

PA RTICU L A R ITÉ S 
DE S DEU X T Y PE S

La g ra nge «  en long »  est  déf in ie  pa r  
ses  deu x por ta i l s ,  qu i  sont  toujours  
percés  en v is-à-v is  da ns  les  pig nons ;  
l ’u n fa it  of f ice  d ’ent rée ,  l ’aut re  de  
sor t ie .  Au cont ra i re ,  la  g ra nge d ite  
«  en la rge  »  ne  d ispose  que d ’u n 
por ta i l ,  qu i  s ’ouv re  au mi l ieu du 
mur gout tereau ,  côté  cour.  Celu i-c i  
combine donc les  fonct ions  d ’ent rée  
et  de  sor t ie ,  sa ns  d ist inc t ion.  I l  en 
va  de  même da ns  sa  va r ia nte  d ite  
«  en double  la rge  »,  qu i  consiste  en 
l ’ouver ture  d ’u n deu x ième por ta i l  
–  ma is  da ns  la  même mura i l le  –,  ce  
qu i ,  de  ce  fa it ,  n’autor ise  pas  plus  
l ’ ind iv idua l isat ion des  fonct ions  
d ’accès ,  en i mposa nt  u n sens  de  
c i rcu lat ion.

 

DOMI NA NCE 
DU T Y PE EN LONG

Cet te  d i f férence  pr incipa le  ent re  
les  deu x t y pes  pourra it  ex pl iquer  
l ’adopt ion du genre  «  en long »  pa r  
les  g rosses  censes  sur tout .  De 
fa it ,  ce  système bénéf ic ie  d ’u n 
double  ava ntage  :  pouvoir  êt re  
ex tensible  «  à  sou ha it  »  –  pu isque 
son développement  en long ueur  est  
t héor iquement  in f in i  –,  e t  autor iser  
le  décha rgement  si mu lta né de  
plusieurs  cha r iots  en enf i lade ,  sa ns  
qu’ i l s  se  gênent  ent re  eu x .  C ’est  pa r  
a i l leurs  da ns  l ’a l lée  d ’accès  que se  
fa isa it  le  bat tage  du g ra in :  l ’a i re  
réser vée  à  ce  t rava i l ,  toujours  située  
près  d ’u n por ta i l  a f in  de  bénéf ic ier  
de  lu mière  et  d ’u ne bonne c i rcu lat ion 
d ’a i r,  se  reconna ît  pa r  son da l lage .

Enf in,  des  ouver tures  seconda ires  
peuvent  ex ister,  vers  les  cha mps 
ou vers  la  cour,  qu’ i l  s ’ag isse  d ’u ne 
si mple  por te  piétonne ou d ’u n por ta i l  
plus  conséquent .  Bien souvent ,  e t  
peu i mpor te  le  genre  de  g ra nge,  u n 
jeu d ’ocu l i  t roue la  pa r t ie  sommita le  
des  pig nons ,  a f in  d ’obtenir  u ne 
correc te  vent i lat ion du volu me.

DE S VOLUM E S 
E XTR AOR DI NA IR E S

Son ex pression la  plus  mag ist ra le  
est  incontestablement  cel le  de  
la  ferme de  l ’a ncienne abbaye 
de  La  Ra mée à  Jauchelet te ,  qu i  
remonte  à  1722 ,  d ’u ne volu mét r ie  
presque inéga lée  à  l ’ échel le  du 
pays  ent ier.  Ses  d i mensions  sont  
except ionnel les  :  46 ,81 x  21,03 m,  
pour  u ne super f ic ie  de  984,41 m 2 
subd iv isée  en 4  nefs  enf i la nt  9  
t ravées  d ’u ne hauteur  ma x i ma le  de  
20, 50 m.  Un rapide  ca lcu l  permet  
d ’obtenir  u ne super f ic ie  de  quelque 
1.750 m 2 de  toiture… Le volu me 
intér ieur  tota l i se  13.535 m 3 !  I l  s ’ag it  
d ’u n ex t raord ina i re  nav i re ,  qu i  en 
d it  long sur  la  ta i l le  du doma ine 
de  l ’ inst itut ion ecclésiast ique 
qu i  en éta it  propr iéta i re .

Toutes  les  g ra nges  «  en long »  ne  
conna issent  pas  u n développement  
aussi  i mpressionna nt ,  ma is  la  
t y polog ie  est  f réquemment  propice  
à  la  const r uc t ion de  g ros  bât i ments  :  
a insi ,  pa r  ordre  chronolog ique,  
la  g ra nge de  la  ferme Det ienne 
à  Huppaye (f in  X V IIe ou début  
X V IIIe s .) ,  cel le  de  la  ferme de  
Wa henges  à  L’Écluse  (1718),  cel le  de  
la  ferme du Gra nd Haquedeau à  Rou x-
Miroi r  (1752),  cel le  de  la  ferme de  la  
Por te  (1755)  ou de  la  Gra nde Cense  
(1759)  à  Sa r t-R isba r t ,  pour  ne  c iter  
que quelques  exemples  sig ni f icat i fs .  

Tous  ces  bât i ments  restent  tout  à  
fa it  rema rquables .  La  g ra nge de  
la  ferme de  Wa henges  à  L’Écluse  
d ispose  d ’u n volu me de  350 0 m 3 
env i ron,  ce  qu i  n’est  pas  r ien !  

Ma is  toute  méda i l le  a  son revers… 
Un tel  g iga nt isme,  combiné à  u n 
eng ra ngement  ma x i ma l  des  gerbiers ,  
peut  a f fa ibl i r  les  mura i l les  de  
ces  bât i ments .  Ceu x-ci  sou f f rent  
pa r t icu l ièrement  au x pig nons ,  
spécia lement  da ns  le  t y pe  «  en 
long »,  f rag i l i sé  pa r  l ’ouver ture  
des  por ta i l s ,  ce  qu i  y  a  ent ra îné  
des  déchir ures  ou des  dévers  
inquiéta nts .  C ’est  pourquoi,  ic i  ou 
là ,  ces  pig nons ont  été  étayés  de  
cont refor ts  –  qu i  n’appa r t iennent  
donc pas  au d isposit i f  pr i mit i f  –,  
comme i l  s ’en voit  à  la  ferme des  
Vig nes ,  à  Nodeba is  (1ère moit ié  
du X V IIIe s .) ,  pa r  exemple .

L E T Y PE EN L A RGE

Cet te  f lot t i l le  de  g ra nges  «  en long »,  
souvent  spec tacu la i res ,  ne  dev ra it  
pas  masquer  l ’ex istence  d ’u n aut re  
t y pe ,  souvent  moins  démonst rat i f  
i l  est  v ra i .  De fa it ,  le  système «  en 
la rge  »,  ou «  en double  la rge  »  pour  
les  plus  g rosses  fermes ,  a  ex isté  
si mu lta nément .  D’ habitude moins  
i mposa nt  que le  t y pe  «  en long »,  sa  
capacité  de  mise  en réser ve  reste  
toutefois  for t  appréciable .  I l  compte  
pa r  a i l leurs  plusieurs  exempla i res  
pa rmi  les  plus  a nciennes  g ra nges  
repérées  sur  le  ter r itoi re  :  cel le  de  
la  ferme De Coster  à  Beauvecha in,  à  
l ’or ig ine  en colombage,  datera it  du 
X V Ie ou du X V IIe s .  (bien qu’ag ra nd ie  
et  conver t ie  «  en long »  ta rd ivement) ,  
cel le  de  la  ferme du Gra nd Château 
à  Huppaye,  du X V IIe s .  (16?3),  
appa r t iennent  à  cet te  catégor ie .   
Plus  jeu nes  sont  les  g ra nges  de  
la  Gra nde Ferme à  Or p-le-Pet it  
(1728),  ou de  la  ferme du Stocquoy à  
Jodoig ne (1755),  qu i  sera it  u ne des  
plus  volu mineuses  de  ce  t y pe ,  avec  
u ne capacité  de  74 40 m 3 env i ron.

La g ra nge en long n’ équipe  donc 
pas  de  ma nière  systémat ique le  
quadr i latère  hesbig non,  même si  
e l le  s ’y  rencont re  pr ior ita i rement .  
Inversement ,  cet te  t y polog ie  «  en 
long »  i mpl iquera it  u ne d isposit ion 
en quadr i latère  (ou polygona le) ,  
a f in  de  pouvoir  d isposer  des  deu x 
pig nons l ibres  qu i  sont  nécessa i res  à  
l ’ouver ture  des  por ta i l s .  Les  g ra nges  
«  en long »  ont  donc été  év itées  da ns  
l ’orga nisat ion bi-  ou t r icel lu la i re  
ca rac tér isa nt  les  plus  pet ites  fermes ,  
qu i  ont  naturel lement  pr iv i lég ié  la  
solut ion «  en la rge  ».  Ces  dernières  
sont  lég ion ;  e l les  appa ra issent  en 
nombre à  pa r t i r  du X I X e s .  Un 
mag ni f ique exemple  mi l lési mé 
1839,  presque intég ra lement  bât i  
en tu f feau ,  sur v it  à  Ma ret .  

1.   Au n iveau de  la  sor t ie  10 ,
su r  la  E 411…

2 .  Gra nge en long :  a xonomét r ie  
e t  coupe d ’u n exemple-
t y pe (CH A B -UCL)

3.  Gra nge en la rge  :  a xonomét r ie  
e t  coupe d ’u n exemple-
t y pe (CH A B -UCL)

4 .  Gra nge en double  la rge  :  
a xonomét r ie  e t  coupe d ’u n 
exemple-t y pe (CH A B -UCL)

5.  Gra nde Fer me à  Or p-le-Pet it ,  
g ra nge en double  la rge  

6 .  Fer me de  la  Tou ret te  à  
Boma l ,  g ra nge en la rge ,  
oc u l i  du pig non

7.  Fer me de  l ’a nc ien ne 
abbaye de  L a  R a mée à  
Jauchele t te ,  g ra nge en long

8 .  Fer me des  Vig nes  à  
Nodeba is ,  g ra nge en long ,  
cont refor t  du pig non

9.  Ba sse  C ense  à  R a m i l l ie s ,  
g ra nge en long

10.  Fer me de  Wa henges  à  
l ’É c lu se ,  g ra nge en long

11.  Fer me Ma rcha nt  ou Ha nset  
à  P ié t ra i n,  g ra nge en long

12 .  Gra nde C ense  à  Sa r t-R isba r t ,  
cha r pente  à  por t ique su r  
ent ra it  (CH A B -UCL)

13.  Fer me De C oster  à  
Beauvecha i n,  cha r pente  à  
por t ique (CH A B -UCL)

14 .  Fer me à  Ma ret ,  
g ra nge en la rge

15.  Fer me G er meau à  
Ma r i l le s ,  g ra nge en long 
(d ite  «  à  la  Dî me »)

16 .  C ense  Seny à  Of f u s ,  
cha r pente  à  por t ique 
su r  ent ra it

17.  Fer me de  la  Por te  à  Sa r t-
R isba r t ,  g ra nge en long

18 .  Fer me à  Happeau ,  
g ra nge en la rge

19.  Fer me G er meau à  Ma r i l le s ,  
g ra nge en long (d ite  «  à  la  
Dî me »)  (CH A B -UCL)

20.  Fer me G er meau à  
Ma r i l le s ,  cha r pente  à  
por t ique (CH A B -UCL)

21.  Fer me du Gra nd 
Château à  Huppaye ,  
cha r pente  à  por t ique

22 .  Fer me du Gra nd Haquedeau 
à  Rou x-M i roi r,  cha r pente  
à  por t ique su r  ent ra it

23.  Fer me Det ien ne (a nc ien ne 
com ma nder ie  de  Cha nt ra i ne)  
à  Huppaye ,  cha r pente  à  
por t ique (CH A B -UCL)

24 .  Fer me du Gra nd 
Château à  Huppaye ,  
cha r pente  à  por t ique

25.  C ense  Seny à  Of f u s ,  
cha r pente  à  por t ique

26 .  Gra nde Fer me à  Or p-le-
Pet it ,  cha r pente  à  por t ique 
su r  ent ra it  (CH A B -UCL)

I l  faut  enf in  sig na ler  que,  
pa rmi  les  exemples  précités  
–  qu’ i l s  appa r t iennent  
à  la  sér ie  «  en long »  ou 
«  en la rge  »  –,  cer ta ins  
conser vent  des  por t ions  
plus  ou moins  i mpor ta ntes  
bât ies  en colombage,  
encore  que la  br ique se  soit  
aujourd ’ hui  déf in it ivement  
subst ituée  à  l ’a ncien 
torchis .  Ma is  à  l ’or ig ine ,  
cet te  combina ison de  
matér iau x –  bois  e t  ter re  –  
éta it  f réquente ,  sa ns  êt re  
nécessa i rement  sy nony me 
d ’ ind igence  du const r uc teur.  
Peu de  témoins  sont  
toujours  debout ,  à  l ’ insta r  
de  la  mag ni f ique g ra nge 
à  la  Dî me,  à  Ma r i l les  
(174 4) .  D’aut res  s ’en 
souv iennent  ind irec tement ,  
pa rce  qu’ i l s  ont  ma intenu 
tout  ou pa r t ie  de  leurs  
s t r uc tures  pr i mit ives  
lors  de  rema niements ,  
comme da ns  la  g ra nge 
de  la  ferme De Coster  à  
Beauvecha in,  qu i  conser ve  
son a ncienne ca rcasse  
en bois ,  u ltér ieurement  
recond it ionnée da ns  u ne 
enveloppe de  br ique.

Ceci  conduit  à  u n dernier  
commenta i re ,  sur  les  
cha r pentes  justement .  
Ca r  da ns  les  g ra nges  
i solées ,  e l les  fonct ionnent  
d ’u ne ma nière  précise ,  
e t  évolut ive ,  qu i  permet  
de  f i xer  u ne chronolog ie  
relat ive ,  bien que 
cer ta ins  a rcha ïsmes  
sur v ivent  çà  et  là .

C ’est  ce  qu’on nomme 
le  por t ique –  déf in i  pa r  
deu x poteau x pr incipau x 
rel iés  ent re  eu x vers  le  
sommet  pa r  u n fau x-
ent ra it  –,  qu i  const itue  la  
t ra me pr incipa le  la  plus  
coura nte .  Les  pièces  y  
sont  chev i l lées  ent re  e l les  
à  tenons et  mor ta ises .  
Da ns  sa  version la  plus  
a ncienne,  i l lust rée  pa r  la  
g ra nge de  la  ferme Det ienne 
à  Huppaye,  ce  por t ique 
pr incipa l  est  f la nqué de  
por t iques  seconda ires  
(ou cont re-por t iques)  
composés  de  poteau x cour ts  
por tés  pa r  des  pièces  
hor izonta les  joig na nt  les  
murs .  Toute  u ne sér ie  de  
pièces  obl iques  –  l iens  ou 
a issel iers  –,  cont r ibuent  
à  r ig id i f ier  l ’ensemble .  
Lorsque la  d i mension du 
bât i ment  le  requier t ,  u n 
pet it  por t ique supér ieur  
s’ insère  ent re  le  fau x-ent ra it  
e t  le  poinçon.  Quelques  
fois ,  cer ta ins  témoins  
se  sing u la r isent  pa r  des  
t ra it s  a rcha ïsa nts ,  comme 
les  tenons sa i l la nts  –  qu i  
s ’obser vent  d ’a i l leurs  ic i  –  
ou l ’ut i l i sat ion d ’u ne sous-
fa ît ière ,  re l iée  à  la  fa ît ière  
pr incipa le  pa r  u ne sér ie  
de  croi x  de  Sa int-A nd ré ,  à  
l ’ insta r  de  la  g ra nge de  la  
ferme du Gra nd Château ,  
toujours  à  Huppaye.

Da ns u n deu x ième temps ,  
ce  système pr i mit i f  va  
conna ît re  l ’ int roduct ion 
de  l ’ent ra it ,  dont  
l ’exemple  le  plus  a ncien 
sur  le  ter r itoi re  des  si x  
commu nes  se  t rouva it  à  
la  g ra nge de  Chapeauvau 
à  Opheyl issem (1678),  
aujourd ’ hui  d ispa r ue.  
Cet te  mod i f icat ion de  
l ’a r t icu lat ion de  la  t ra me 
pr incipa le ,  qu i  se  généra l i se  
da ns  la  1ère moit ié  du 
X V IIIe s . ,  of f re  l ’ava ntage  
pr incipa l  de  désencombrer  
les  pa r t ies  basses  de  la  
g ra nge,  désorma is  l ibérées  
d ’u n enchevêt rement  de  
pièces  de  bois  au prof it  de  
pi l iers  de  maçonner ie ,  a f in  
de  pa l ier  à  l ’ inév itable  
f rac t ionnement  de  l ’ent ra it .  
Sur  ce  dernier  se  d resse  
u ne sor te  de  por t ique 
«  raccourci  en pied »,  qu i  
fonct ionne prat iquement  
comme son a î né .  Ces  
s t r uc tures  restent  toutefois  

ma ngeuses  de  bois ,  sur tout  
de  pièces  long ues ,  qu i  
dev iennent  plus  d i f f ic i les  à  
t rouver,  e t  coûteuses .  Vers  
le  mi l ieu du X V IIIe s . ,  se  
ma ni feste  u n cha ngement  
supplémenta i re ,  dont  
l ’ incidence demeure  mini me 
da ns  u n premier  temps ,  qu i  
consiste  à  incl iner  cer ta ines  
pièces  seconda ires  :  
les  potelet s  des  cont re-
por t iques  et  por t ique 
supér ieur  sont  désorma is  
posit ionnés  en obl ique.  
Ma is  ce  n’est  qu’ à  pa r t i r  du 
dernier  qua r t  du X V IIIe s .  
que ces  derniers ,  g râce  au 
posit ionnement  incl iné  des  
pièces  combiné à  l ’ex istence  
de  l ’ent ra it ,  seront  
f ina lement  suppr i més ,  
tout  comme le  por t ique 
pr incipa l ,  pour  about i r  à  la  
cha r pente  d ite  «  à  ja mbes  
de  force  »,  net tement  plus  
économe en bois ,  e t  d ’u n 
encombrement  mini ma l .

 20

enveloppe de  br ique.

 23

Ma r i l le s ,  g ra nge en long 
(d ite  «  à  la  Dî me »)

16 .  C ense  Seny à  Of f u s ,  
cha r pente  à  por t ique 

17.  Fer me de  la  Por te  à  Sa r t-
R isba r t ,  g ra nge en long

19.  Fer me G er meau à  Ma r i l le s ,  
g ra nge en long (d ite  «  à  la  
Dî me »)  (CH A B -UCL)

Ma r i l le s ,  cha r pente  à  
por t ique (CH A B -UCL)

Château à  Huppaye ,  
cha r pente  à  por t ique

22 .  Fer me du Gra nd Haquedeau 
à  Rou x-M i roi r,  cha r pente  
à  por t ique su r  ent ra it

23.  Fer me Det ien ne (a nc ien ne 
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dont  la  volu mét r ie  peut  acquér i r  des  
propor t ions  tout  à  fa it  g ra nd ioses  :  

 prév ient  d ’a i l leurs  Ju los ,  

DOMI NA NCE 
DU T Y PE EN LONG

Cet te  d i f férence  pr incipa le  ent re  
les  deu x t y pes  pourra it  ex pl iquer  
l ’adopt ion du genre  «  en long »  pa r  
les  g rosses  censes  sur tout .  De 
fa it ,  ce  système bénéf ic ie  d ’u n 
double  ava ntage  :  pouvoir  êt re  
ex tensible  «  à  sou ha it  »  –  pu isque 
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U N BÂTIMENT EMBLÉMATIQUE D’U NE R ÉGION
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SYSTÈME 
« À PORTIQUE »…

…PU IS I N TRODUCTION DE L’EN TR A ITUNE PIÈCE MAÎTRESSE : 
LA CHARPENTE

L’I MPORTA NCE 
DU BOIS D’ŒU V R E
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