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L.e Pays de Fribourg
Avant -prop©«
Par une loi vieille comme le monde, le remède vient après la blessure, l'intelligence
après Vaveuglement, l'ordre après le désordre. Cette loi préside aux destinées du
Heimatschutz suisse; elle préside à celles de la section fribourgeoise ressuscitée.

Les pages ici rassemblées recèlent quelques beautés méconnues. On écoutera, à

travers elles, l'appel d'une race qui défend son patrimoine, veut l'accroître et non le

dilapider. Nos Confédérés, une fois de plus, se montrent fidèles et généreux. Ils
entourent Fribourg de leur sollicitude. La rédaction de la revue «Heimat-
schutz » lui accorde aujourd'hui la place d'honneur.

Comment répondre ci ces égards mieux que par notre travail et notre force Fri-
bourgeois, adhérez et la Ligue, encouragez votre jeune section, rendez-la puissante.

Henri Naef,
Vice-président du Comité centra!.

La section fribourgeoise du Heimatschutz, fondée par Georges de Montenach, avait
cessé toute activité depuis une vingtaine d'années. Sur l'initiative de M. Henri Naef,
conservateur du Musée Gruérien, à Bulle, et vice-président du comité cadrai du
« Heimatschutz», cette section s'est reconstituée le 18 janvier 1936 sous le nom de

«Société d'art public*. Aussi, nous parait-il intéressant de publier quelques notes

sur le canton de Fribourg, démontrant que si la section fribourgeoise a été inactive
pendant si longtemps, sa vitalité peut reprendre facilement, car l'impulsion donnée

par son fondateur n'a pas disparu, et si des enlaidissements ont été commis, comme
partout ailleurs, nos autorités et les particuliers ont cependant encore le souci de

conserver ci notre paus la physionomie qui lui est propre.
Bernard de Vevey,

Président de lu Section fribourgeoise.

La maison rurale au pays
de ¦ ri bourru
Ce qui frappe l'étranger qui parcourt notre pays, c'est à la fois l'importance et la
variété de la construction rurale. Cela ne saurait d'ailleurs surprendre, puisque
la Suisse fut avant tout une nation de paysans. Aussi, les nécessités variées de
l'économie agricole, ainsi que le goût du campagnard devenu propriétaire et amoureux
de son terroir, firent-ils naître un art du bâtiment qui est bien de chez nous. Notre
but sera ici de rechercher ce qui caractérise la ferme fribourgeoise, afin que l'artisan,

l'agriculteur, l'amodiateur qui construisent ou réparent, comprennent mieux
notre maison, qu'ils l'apprécient davantage et qu'ils s'appliquent à en garder la
tradition, tout en y apportant les progrès nécessités par la vie. De plus, il serait à

souhaiter que les architectes en général, et l'Office de construction de l'Union suisse
des paysans à Brugg en particulier, admettent que l'on ne doit pas considérer uni-
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i'«r «ttö /«/ vie,7/e e«tt^tte tt/«ttc/e, ie reittec/e ,'/e^i «pre« itt bie«««re, /'n//e/i/c,e</ec>

«pres i'«ve«siemetti, i'»,-«'re «Mes ke «'es«?-«'ire. Cette ioi presitie aua? tiesimees <i«

//ei«<«isekuis s«issee//e presicie « eeiies lie /« «eeiio» friko«rve«ise ress-«seiiee.

i>e« p««e« «ei /«««el//i)/ee« ,c^'e/e^/ c/tte/,/,ce« i)e«tt/e« /^e'eo//tttte«, <)/? ecouier«, «
// «ver« eiie«, /'«ppe/ c/'tttte r«ee c/«i c/e'/e//c/ ««tt p«/r///^«//<e, ,'<?,</ i'«c c r«i/re ei ??«// ke

c/,/«pic/er. ^Vos (>'«>//ekiere«, «,<e /«/« c/e p/««, se «wttii e,^ //c/eie« ei c>e,?ereu.r. //«
e,</«z<re>ki ^r?i>«ttrz7 cke ie«,' ««i//eii«c/e, i>« re'c/«k/i«,i c/e /« rei'ue «e i «tt c< i -

« e ii, « / » /«/ necorc/e tt«,/«ttrci'it«i /« p/«ee ci'ii«»/«ett/',

sV)?i!,tt67tt rep«^c/?e « ee« ec/«r«'« tt//e«,i' c,ue p«/- ««/re /rcivtt?/ ei ><«/re /«res? ^ri-
i)««rc,e«i«, «MereZ « i« />i«ue, ettettu?«c/e? v«/?e M«,<e «ec ii««, re,tt/e^-i« ptt/«««tt/e,

//e?zri V«e/,

/>« see/i«« />i««ttr«e«/«e c/tt //e//tt«/«cV/tti,:. /««c/ee p«r tie«rc/e« c/e ^/««iettneit, nr«//
eesse /«nie «eiiviie c/epui« «,ze ,>i«i?i«itte «"«««ees. ^'«r /'i«ii/«/i?'ß c/e .V. /ienri Ai«e/>

c««serv«/e«r ci« Z/use'e (,'r«erie«, « S«Ke, e/ Viee-pre»itie«i ck« c«/«iie ee??/?-«/ ci«

«i/ei«c«/«ci,«/7», ce//e «ec//«« s'e«/ reeo«siii«ee /e )«,tt?ier ^S.?6 «««« ie ««/« c/e

«.^«eieie c/'«? //«</>//<?», .-.««si, n««s pttrnZi-ii /«/eres««/// c/e p«biier y«eiq«e« ««ies

s«r ie oa«io« cie ^rii,««rk?, fie«io«ir««i yue si ia seeiio« /ri«««rk?e«ise « eie i,moiive
pe«ci««i «i i««c//e/«p«. «« vi/«ii/e pe«i repre«cire /«eiie<«e«/, e«r i'iMp«/«i«« c/«?k«ee

p«r s«« /««ci«/e«r «'« ptt» c/i«««?«, e/ «/ c/e« e«/««/i««e/«e«/« ««i e'/e e««cmi«, c'«i«?«e

p«r/««i ni//e«r«, ««« «u/«r//e« ei /e« p«r//e«iisr« ««/ <epe«c/tt«/ e«e»re ie «o«ei c/e

cv)^«e, z,'S/' « ««/re p«j!/« /« 7iiiz,«/«tt«tt?ie yui iui e«/ pr«p, e.

öertt«rc/ c/e Vevez/,
/'r^«/c/rtt< c/<? />,vutt>'gc>k),«e,

Oe qui trappe t'etranger ciui pareourt nutre pavs, e'est ä Ia toi« t'iiuportauee st ta
variete cte Ia eon«truetiou rurale, Oela ne «aurait cl'ailleur« «urprenclre, puiscpie
Ia Luisse tut avant tout uue uatiou cte pav«au«, Aussi, Ie« neeessitvs variee« de t'eeo-
noiuie aszrieole, ainsi cpie Ie Zoüt clu eaiupagnarct cteveuu proprietaire et ainoureux
cle son terroir, tirsnt-il« naitre un art clu bätiinent cpci est Kien cte ekex nous. ^"otre
but ssra iei cte reekereber ee czui earaeterise Ia termu tribourgeoise, atin cpie I'arli-
«au, 1'agrieulteur, I'ainoctiateur czui eonstruisent ou reparent, eornprennent inieux
notre inai««u, ciu'il« I'appreeient ctavantage et cpi'il« «'applilpient ä en zzarcter Ia
tractition, tont eu v apportant Ie« progre« nvcessite« par Ia vie, Oe plus, it serait ä

soubaitsr cius Iss arebiteete» eu geueral, et t'Ottiee cte eonstruetiou cte t'Onion suisse
ctes pavsau« ä Orugg eu partieuiier, actiusttent cpie I'on ne ctoit pa« eon«icterer uni-
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quement la disposition utilitaire de la ferme en créant et répandant un type
standard. Il nous semble que le respect de notre régionalisme pourrait s'allier
intelligemment au souci d'une utile adaptation au progrès.
Avant d'aborder l'étude de la maison paysanne dans notre canton, qu'il nous
soit permis d'émettre quelques considérations générales d'ordre géographique et

économique.

I. Considérations générales
L'habitation est une protection contre les intempéries. Son orientation, sa forme
et sa disposition dépendent du climat. Elle est construite pour toutes les saisons :

en été, elle protège contre l'ardeur du soleil, en même temps qu'elle sert d'abri contre
la pluie. Son toit doit non seulement permettre l'écoulement des eaux, mais encore
supporter le poids de la neige. C'est pourquoi, dans notre pays, les toits seront
toujours formés de pans inclinés.
Dans les régions où le vent est violent, la maison lui tourne le dos comme le font
beaucoup de constructions dans la région de Montbovon et la vallée de l'Hongrin,
où souffle le « ruchyo », vent local qui fait son apparition chaque jour. Différents
dispositifs la protègent contre le vent ou la pluie ; ses façades les plus exposées sont
généralement dépourvues de fenêtres, elles s'avancent en écran protecteur jusqu'à
la gouttière. C'est ainsi que naît la façade de pignon à forme pentagonale,
caractéristique de nombreuses fermes fribourgeoises.
Pour répondre à leur but, les locaux d'exploitation doivent se ranger suivant un
ordre pratique. Dans les régions où l'élevage tient une large place, les étables seront
plus nombreuses, l'aire de la grange sera centrale afin de les desservir plus
aisément. Au contraire, dans les régions où la culture prédomine, par exemple dans
la Broyé, l'aire de la grange sera contigue à l'habitation ; cette dernière sera ainsi
moins incommodée par l'humidité de l'étable.
En outre la construction doit correspondre à un souci de rentabilité. Les dimensions

de la ferme seront en rapport avec les récoltes à loger, avec le bétail à abriter,
en un mot avec l'importance du domaine. Si ce dernier est modeste, la ferme le

sera aussi et, tout en répondant à toutes les exigences, elle sera simple. La grande
ferme par contre, desservant un domaine important, permettra une division beaucoup

plus nette de ses locaux, sa vaste façade autorisant des décorations et des

dispositions plus variées : bogoz, balcons, etc.

Ces quelques réflexions sommaires nous permettent de mieux comprendre certains
dispositifs spéciaux et certaines particularités de la maison rurale. Nous voici
tout naturellement amené à un groupement de nos régions.

II. Classification générale des régions
Si nous parcourons notre canton en nous attachant à considérer les types de maisons

rencontrés, une première constatation frappe : il existe deux régions distinctes
au point de vue des formes extérieures, la région haute du pays et la plaine, d'où
deux types d'habitation.
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cinsmsnt ctisposition utilitaire cls la terms sn eröant et rspanäant nn tvpe
stanäarä. II nous sembls que le rsspeet cls notre regionalisme pourrait s'allisr
iutstligsmmeut au sonst cl'nns ntils aäaptation an progrss.
Avant ä'aboräsr l'stncls cle Ia maison pavsanns clans notrs oanton, cin'il nous
soit permis ct'smsttrs quelques eonsiäeratious generale« cl'orclrs geograpkique st

eeonomiqus.

I.'Kabitatiou est nns protsetion eontrs les intempüris«. Lon «rientation, sa torme
st sa äisposition äspenctent cin elimat, Olle est eonstruits ponr tontes les saison« i

sn ete, eile protege eontre t'aräeur cln soleil, en meme temps qu'elle sert cl'abri contre
ia plnie. Lou toit äoit non senlemsnt psrmettre l'eeoulsmsnt cles sanx, mais eneore
snpportsr Ie poicls cle Ia neige, O'est pourquoi, clans notre pavs, les toits seront
tonzonrs tormes cls pans inclines.
Dans les regions on ls vent est violent, Ia maison Ini tonrne Ie clos eomms Is tont
Keaneonp cle eonstruetions clans la region cle NontKovon et la vallee cle l'Oongrin,
on sonttls Is « rnekv« », vent loeal czui kait son apparition ekaqne .jour. Oitterent»
clispositits Ia protsgsnt eontrs Is vsnt on Ia pluis ; sss taeacles les plns exposees sont
gensralement äepourvues äs tsnstrss, ellss s'avaneent en eeran proteetsnr zusqu'ä
la gonttiere. O'est ainsi cine nait Ia taczaäe äs pignon ä torms psntagonals, carae-
teristiqne äs nombrsnses termes trikonrgeoises.
Oour reponäre ä lsnr Kut, les loeanx ä'exploitation äoivsnt ss rangsr suivant nn
orärs pratiqus. Dans Iss regions on l'elevage tient nne large plaee, Ies etabtss seront
plns nombrsusss, l'airs äs la grangs ssra osntrals atin äs Iss ässssrvir plns aise-
ment. An eontrairs, äans Iss regions on la culturs preäomine, par exemple äans
Ia Lrovs, l'airs äs la grangs ssra eontigns ä l'Kabitation ; estte äerniere sera ainsi
moins ineommoäös par I'Knmiäits äs I'staKIs.
On ontre la eonstrnction äoit eorresponctrs a nn sonoi äs rsntabitite. I.es äimen-
»ions äs Ia terms ssront sn rapport avse les reeolte« ä logsr, avse Ie detail ä abriter,
sn nn mot avse l'importanee än äomaine. Li es äsrnisr sst moctssts, Ia terms Is

ssra anssi st, tout sn rsponclant ä tontss lss sxigsncss, slls sera simple. I,a granäe
terms par eontrs, clesssrvant nn äomaine important, permettra nns äivision bean-

eoup plus ustts äs ses toeaux, sa vaste taeaäs autorisaut äes äeeorations et äss

ctispositions plus variee« : bogox, Kaisens, ete.

Oes qnelqus« retlexions sommaires usus psrmettsut äs misux eomprenctrs eertains
äispositits spöeiaux st eertaiues partieularite« äs la maison rurale, IVous voici
tout natnrsllsment amene ä un groupemsnt äe nos regions.

Li nous pareonrons notre eanton en nous attaekant ä eonsiäsrer Ies tvpes äs maO
sons rencontrss, uue premiere eoustatatiou trappe ' il sxists äeux regious äistinetes
au point äs vus äss tormss sxtsrisurss, Ia rsgion Kaute äu pavs et Ia plains, ä'oü
äeux tvpss ä'Kabitation,
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(Photo P. Dupasquier.)

Fig. 1. Autigny : 1730. Ramire pentagonale en tavillons à l'ouest avec de rares ouvertures
surmontées de renvoi d'eau. La fenêtre supérieure est récente. Toit réveillonné, où il'on voit J'an-
oienne borne avec son couvercle à bascule. — Fünfeckige Schindelwanid auf der Wetterseite, fast
fensterlos, das obere Fernster später ausgebrochen. Bretterkamin mit Kllappdeckel.

La région haute du pays comprend la Gruyère, au sens élargi du terme et la Haute-
Singine, soit la Gruyère proprement dite, la Veveyse, la Haute-Glâne (Gibloux)
et la Haute-Sarine (Treyvaux, Le Mouret), ainsi que la Haute-Singine.
La plaine comprend le reste du pays, soit dans la partie française la Glane, la
Sarine et la Broyé et, dans la partie allemande, le Lac et la Basse-Singine.

Ces régions diffèrent l'une de l'autre par la production. La Gruyère aux grasses
prairies est essentiellement la région de l'élevage et de la production laitière. A
côté de l'habitation indispensable au paysan, il faut une grange pour y ranger le

foin et des étables développées pour le bétail toujours abondant.

La plaine, au climat plus doux, est le lieu des cultures. Les étables y sont relativement

moins nombreuses, la culture du blé tenant la première place. La grange, par
contre, sera plus spacieuse pour pouvoir entasser les gerbes volumineuses, à côté
du foin nécessaire au bétail. De plus, des greniers, des réduits, compléteront la
ferme et des dispositifs spéciaux répondront aux cultures particulières, telles que
le séchage du tabac, etc.

La grande différence entre ces deux régions principales est le développement
de la grange, vaste dans la plaine et plus réduite dans la zone montagnarde. Ainsi
s'explique l'ampleur des toits dans les régions basses.
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Lg. regiou Kaute pavs eomprenct Ia Oruyers, au »sus elargi ciu terme st Ia Klaut«-
Singins. soit Ia Lruvsrs proprsment äits, Ia Vevsvss, Ia Ilaute-OIans (Libloux)
st Ia Lauts-Lariue (?rsvvaux, Ks Nonrst), aiusi qus Ia Lauts-8ingins,
La plaius eomprenä I« rssts äu pavs, soit ctaus Ia partis trauoaiss Ia lZtäns, Ia
Lariue st Ia Lrovs st, clans Ia partis allsinancts, Is Kae et Ia Lasss-Lingine,

Oes regions ctittsrsnt I'uue äs I'autrs par Ia procluetion. Oa Oruvsrs aux grassss
prairiss sst esssntisllsmsnt Ia rsgion äs l'slsvags st äs Ia procluetion laitisrs, A
sut« äe l'Kabitation iuclispensable au pavsan, il taut uns grangs pour v rangsr I«

toiu st äes stabls» äsvsloppsss pour Is detail touiours akonäant,

Ka plains, an cliinat plus äoux, sst Ie lieu äss eultures. Kes etables >' sout relative-
meut inoins noinbrsnss«, la eulture äu bis tsuaut Ia Premiere ptaee. Ka grangs, par
eontrs, ssra plus spaeisuss ponr ponvoir entasser Iss gsrbss voluininsusss, ä eute
äu loin usesssairs an Ketail, Ile plus, äes grsuiers, äe» recluits, eompletsront Ia
terms et äe» äispositits speeianx reponäront aux eultures partieulierss, telles czue

Ie seekage äu labae, ete,

Ka grancle äittsrenes sntrs ees clenx regions prineipales sst Is ctüveloppsmsnt
äs Ia grange, vaste äans Ia plains st plus rsäuits claus la xons montagnaräo. ^insi
s'sxplicius I'amplsur äes toits claus Iss rsgions basse».
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Cette classification ne peut pas être stricte ; cependant elle est utile, elle facilite le

groupement des observations. En réalité, dans notre canton, tous les types de

maisons sont nettement apparentés ; ils forment les anneaux d'une même chaîne.

III. Types de maisons tribonrgeoises
Avant d'entrer dans le détail, il faut d'abord remarquer que les fermes fribour-
geoises se présentent de deux façons : ou bien l'habitation et la grange sont sous
le même toit, ou bien l'habitation est séparée de la grange, formant alors un groupe
avec les bâtiments annexes (four, grenier, remise, etc.), comme on peut le voir
dans toutes les régions cossues du pays. Seul, le premier type fera l'objet de

cette étude.

Afin de nous orienter plus facilement, commençons par faire une promenade dans
la riche banlieue de Bulle, centre laitier important du pays.
Nous ne retiendrons de préférence que les types anciens, qui sont en général
tout en bois.

Le promeneur le moins averti qui se donne la peine d'ouvrir les yeux, voit qu'il y a
deux façons d'ordonner la ferme. Elle sera construite soit sur un plan rectangulaire
soit sur un plan en T. La première variété présente l'habitation et la grange en
prolongement l'une de l'autre, tandis que dans la seconde, la grange est
perpendiculaire au corps de logis. C'est celle que l'on appelle dans le pays la maison à

« bogoz » (de l'allemand bogen : arc), parce qu'elle est caractérisée par la présence
d'une arche de pignon sur la façade principale.
Voyons maintenant le détail de chacun de ces types.

a) Première variété.

Ce type de maison (Fig. 1) est le plus simple, son caractère est spécifiquement
fribourgeois.
La construction se dresse sur un plan rectangulaire ; sa façade principale,
généralement orientée au midi, présente la succession logique : habitation, étable, aire.
Ces différentes divisions forment une suite de « rangs », comme l'on dit dans le

pays, disposés sur le même plan vertical.
Un grand toit à deux pans, dont les extrémités sont volontiers coupées, la coiffe ;

son faîte est rectiligne. Autrefois, il était toujours recouvert de bardeaux dans la

région haute ; actuellement, cette couverture se raréfie : des tuiles l'ont remplacée.
L'inclinaison de ses pans n'est pas uniforme, elle est généralement brisée et
présente un relèvement de la partie inférieure, dite en « réveillon », afin de permettre
un meilleur éclairage des façades qui sont abritées par un auvent largement débordant,

soutenu par des consoles ouvragées.

Cette variété de maison est surtout caractérisée par la forme pentagonale de ses

deux façades de pignon que l'on appelle « ramires ». Ce terme est couramment
employé dans la campagne fribourgeoise, pour désigner cette façade recouverte
de rames de tavillons imbriqués qui lui ont donné son nom. Dans la Broyé, où
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Ostts elassitieation ne peut pas etre stricte ; eepsnctant elts est utile, elle taeilite te

gronpeinent cies observations. Ln realite, claus uotre eanton, tous Ies tvpes cls

ncaisons 8out uetteiuent apparentes i il« toriuent Ies aunsaux cl'une rneiue ebaine,

Avant lt'eutrer claus Ie ctstail, il taut ä'aborcl rsiuarqusr czue Ies terinss tribuur-
gsoisss se pressntent cle clsnx tayons i «u bien l'Kabitatiou et la graugs sont sous
Ie luerne toit, ou bieu l'Kabitatiou est separee cle Ia grange, torinaut alors uu groupe
avee les datiiuents auuexss (tour, grenier, rernise, ete.), eoiniue on peut ls voir
clans toutes lss regions eossuss clu pavs. Lsul, ls prsiuisr tvps tsra l'ubzst cls

eette etucle.

Atin cle nou« orisntsr plus taeileinent, eomiuen^ons par taire uue proinsnacls clans

Ia riebe banlieue cle Lulle, eentre laitier iinportant ctu pavs.
^Vous ne retienclrons cle pretersnee czue Ies tvpss aneisns, qui sont en gsnöral
tont su bois,

Ks proiusnenr Is nroins avsrti qui »s ctonns Ia peine cl'ouvrir les veux, voit qu'il v a

cleux tay.«us ct'orctounsr Ia terms. LIIs 8sra eon8truit« soit «ur un plan rsetangnlaire
soit sur uu plan sn L Ka prsiuisre variets prsssute t'babitatiou et Ia grauge en
prolongeiuent l'une cls I'autrs, tauctis qus claus la sseoucts, Ia graugs sst psrpsu-
clieulairs au eorps cls logis. O'est eells que t'ou appells clans Ie pavs la inaisou ä

Kngox » (cle l'allsinaucl bogen : are), paree qu'elle est earaetc'risee par Ia prsssuee
ä'une arebs cls pignon sur Ia taeacls principale.
Vovons inaintsnant Is ctstail cls ebaenn cls es« tvpss.

Os tvps cls inaison (Lig. 1) «st ls plns siiupls, 8on caraotere e8t 8peeitiqneiuent
tribonrgeoi8,
La eon8trnction 8s clrssss «ur uu plan rsetangnlaire; sa ta^acte prineipale, gene-
raleinent orientee au rnicli, presents Ia sueeession logicpce : babitation, etabls, aire.
Oes clittersnte» clivisions torrnent une snite cle « rangs », eornine I'on clit clans Ie

pavs, clisposss snr Is rnerne plan vsrlieal,
Ln grancl toit ä ctsux paus, clout Iss sxtrsiuitss sont volontisrs eoupess, Ia eoitte:
«ou taite sst rsetiligne. Autretois, il etait toujours reeouvert cle barcleaux claus Ia

region Kaute : aetuelleiusnt, eetts eouvertnrs «e raretie i cls« tuilss l'ont rsrnplaeee.
I.'iuelinaison cle sss pans n'sst pas uuitorrns, eile est geusralsrnsnt brises st pre-
»ente un relsvsmsnt cle Ia Partie Interieure, ctite en « revsillon », atin cls perrnettre
un lusillsur selairage cle« ta^acles qui »out abritees par uu auveut largeiuent ctebor-

clant, souteuu par cls8 c«u8ole8 «uvragees.

Ostte variets äe rnaison est surtout oaraeterisee par la torrns peutagouale äe ses

äeux tayaäss äe piguou que I'ou appetle « rarnir«8 ». Os tsrins 68t couramment
einplove äans la eaiupagus tribourgeoise, pour clesigner eetts tayaäs rseonverte
äe rttmes cls tavillons iiubriques qui lui out äonne son norn. Laus la Lrovs, «ü
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Fig. 2. Edharlenis. Ferme gruérienine à
Disposition habituelle : habitation, étable,
mit Künde unter dem Krtlppelwalimdacfi.

(Photo P. Duipasquier.)
« bogoz » avec galerie soustendant d'arche de pignon,
aire, étable. — Freiburger DreisässenJiaus in Schartigen.

m
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(Photo P. Dupasquier.:

Fig. 3. Les Bellegardes. Montbovon : 1753, 17S9. Toit à la Mansard sur l'habitation seule, donnant
à ce corps de bfitiinent une allure bourgeoise, accentuée ancore par le nombre et. Ja disposition
des fenêtres. — Bias Wohnhaus in Bubenberg (Greyerz) mit Mansardendach hat ein 'bürgerliches
Aussehen, das durch die Zahl! und die Anordnung der Fenster noch verstärkt wird.
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l'usage des tavillons n'est pas connu, il ne s'agit que d'un lambrissage de planches
que l'on appelle « terpena ». De par son orientation, la ramire est exposée à la
pluie et au vent ; sa fonction est donc surtout protectrice. Elle se compose d'une
paroi unie de planches recouverte de tavillons, dont le dispositif ornemental est

variable. La ramire se prolonge jusqu'à la gouttière de l'auvent pour mieux
protéger les façades et, de là, elle descend obliquement pour rejoindre la base de la
maison en formant un véritable écran. Ainsi s'explique la forme pentagonale si
spéciale de ces façades donnant à l'ensemble de la construction une forme de

berceau. Généralement, la ramire est dépourvue de fenêtres ou, s'il en existe, celles-ci
sont rares et souvent récentes. Une petite saillie tavillonnée en forme de paupière,
fait l'office de renvoi d'eau.

La ramire pentagonale entièrement tavillonnée ne se rencontre en général que dans
les petites maisons de conditions modestes. Dans les grandes fermes, elle repose
le plus souvent sur un socle de maçonnerie.
Ce premier type de maison de campagne est le plus ancien ; il est caractérisé par
ces deux ramires pentagonales et son toit à deux pans réveillonnes. Au point de

vue esthétique, il est beau par sa simplicité, la sobriété de ses lignes et l'équilibre
de sa masse.

b) Deuxième variété.

La maison à « bogoz » (Fig. 2) est la ferme cossue par excellence, l'honneur du gros
paysan. Elle est construite généralement sur un plan en forme de T, aux branches
peu saillantes. Elle se compose de deux parties bien distinctes : l'habitation et la
grange. L'habitation est limitée par la façade de pignon qui est caractérisée par une
arche à large auvent. La partie réservée à l'exploitation lui est contigue ; elle est

centrée par la porte de la grange, flanquée de deux étables. Son faîte est toujours
perpendiculaire à celui de l'habitation.

Détail de 1 a • p a r t i e habitation.
La façade de pignon, qui s'étend à la partie habitation seule, est toujours en bois
dans les vieilles maisons. Le soleil la rôtit et lui donne sa couleur de pain trop cuit.
Elle est en pierre dans les plus récentes. Elle comprend une porte d'entrée, placée
latéralement à côté de l'étable, pour permettre la création d'un vaste corridor qui va
jusqu'à la façade postérieure et s'élève jusqu'à l'étage. Ce couloir isole l'habitation
pioprement dite de l'étable ; il diminue les inconvénients provenant de ce voisinage.
Cette façade comprend un rez-de-chaussée et un étage généralement dépourvu de

balcons. De nombreuses fenêtres rapprochées l'éclairent. La partie caractéristique
de ce type de maison est l'arche de pignon, le « bogoz » ; celui-ci est généralement
soustendu par une galerie à laquelle on accède par une porte donnant sur le galetas.
Ce balcon est variable suivant les époques et le goût de son constructeur. Souvent,
il est plein et comprend une succession de panneaux séparés par des potelets, le

tout étant surmonté d'une main-courante. Parfois, il sera bardé de planches
chantournées ou plus finement découpées, parfois encore il sera à balustres.

90

I'usags lies taviiions n'sst pas eonnu, il HS s'agit cius ci'uu iaiubrissage cls pianebes
qus i'on appsils « terpena ». Os par son orientation, ls, rainirs S8t sxposss ä Ig.

piuis «t gu vsut; 8g. tonction S8t clono surtout protoetrice. OIIs 8S eoiupose cl'uus

paroi uuis cls pianebes rscouverts 6s taviilous, ciont Is ciispositit orneinentat S8l

variable. Kg raiuirs ss prolongs jnsqn'ä Ig. gonttiere cls l'anvent pour luieux pro-
teger Iss tayaües st, cls lg, slls clssssucl obliqueiuent pour rszoiuclre ig base cts Ig
ruglsou «u toriuant uu vsritabis öcran, Ainsi s'expliqus lg, torrus psntg.goug.ls si

spsciais cls sss kacacies clounant ä l'enseinble cls lg «onslrustion uus torrns cls bsr-
eeau, Oeneraleinsnt, lg, rginirs sst ctepourvus cls tsnstrss ou, s'il su sxists, s«llss-si
»ont rars« st souvent röcentss. One petite 8gillie taviiionnee en torrne cts paupiere,
kait I'otties cls rsnvoi cl'sgu.

Ka ramire pentagonais sntisrsinsnt tavilionnes ns ss rsneonlre en gsneral que äaus
Ies petitss rngisons cle couclitions rnoclestes. Dan« Ie« grancies tsrrnss, eile reposo
Is plus souveut sur un soels cle inac^onneris,
Os prsrnisr tvps cts inaison cls carnpagns est Is plus aueieu; il est earacterise par
ees clsux raiuirss psutagoualss st sou toit ä clsux paus reveillonne«, ^Vn point cle

vue estbetique, il est bsau par «a simplieite, Ia sobrietü cls sss lignss et i'equiiibre
cls sa inasss.

b) Oe«cri«M6 variete.

Ka inaison ä « bogox » (Oig. 2) est la tsrins eossue par excellsuee, I'Kouueur clu gros
pavsan. Olls sst construits geueraieinsnt sur un plan sn torrns cle O, aux KraneKes

psu »aillauts«, Otts ss cornposs cls cieux Partie« bien clistinctes l'Kabitation st la
grangs, O'babitation sst lirnites par Ia layacls cis pignon qui est earaeterises par uns
arebe ä large auvent, Ka partis rsssrvee ä l'sxploitation lui sst eoutigue; slle est

eentrse par Ia porte cle Ia grangs, tianqnee cie cienx etgbies, 3«u taits e«t tou.jours
perpsuäieuiaire ä eelui cls I'babilation.

Oetail cls lapartis baditation.
Ka taoacls cls pignon, qui s'stsucl ä Ia partis babitation ssuis, sst toujours su boi«
cians Iss visiiiss inaison«. Ks soisii Ia rutit st iui clouns sa eonlenr cle pain trop euit.
Olle est sn pierre clans Iss plus recentes, Olle eoruprsnct uue porte cl'entres, plaeee
iatöraisrnent ä eöte cle l'etable, pour periuettrs Ia ereation ci'uu vaste eorriclor qui va
jusqu'ä la tayacle posterisure st s'slevs jusczu'ä I'etage. Oe eouioir isois l'baditatiou
pioprsinsnt ctits cle l'etable ; ii cliiuinue Ies ineonvenients provenant cis es voisinags.
Oetts tayacis eoinprsncl nn rsx-cls-ebanssss et un «tags generaleinent clsponrvn cle

balcons. Os noindrensss tsnstrs« rapprocbess l'sclairsnt. Ka partis earacteristique
cte ce tvps cls rnaison sst l'arcbe cls pignon, is « bogox » ; eelni-ei est generalennznt
sousteuctu par uus galsris ä laqusils on aeeecle par nns ports cionnant sur is gaietas.
Os baieon sst variabls suivant ies epoques st is goüt cls sou coustruetsur. Louvsut,
il sst plsin «t coiuprsnct uus suecsssion cle pannsanx separes par cles potslsts, Is

tout staut surinonts cl'uus rnain-eonrante. Oartoi«, il «era barcle cls plancbe« eban-
touruees ou plus tiuement äeeoupses, parlois eneors il ssra ä baiustrss.
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(Photo P. Duipasquier.)

Fig. 4. Middes : 1802. Vaste toit de la plaine à pans coupés aux extrémités, ramire pentagonale
en tavillons posée sur un soole de maçonnerie. — Dreisässenhaus in Middes, Ziegeldach mit kleinen
Wal'men. Auf der Wetterseite Schindehvand auf Mauersockel.
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(Photo P. Dupasquier.)

Fig. 5. Cr>us.set : 1811. Ferme de la Broyé en bois. Disposition broyarde: habitation, aire, étable.
— HolKhäius in Gousset, Broyebezirk. Broyerisehe Anordnung: Wohrobau, Tenne, Stall.
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En été, cette façade est encore gracieusement embellie par une galerie de géraniums
aux vives couleurs. Un banc de sapin ou de chêne, placé devant l'habitation, est

le lieu où se repose la famille au soir des journées de labeur.

L'arche, autrefois, n'était jamais de plein ceintre : l'arc était toujours surbaissé.
Plus récemment, les charpentiers l'ont relevé pour rendre leur travail plus facile,
mais au dépens de son élégance. Un pan de toit coupé coiffe le pignon. Ce rudiment
de pan triangulaire, très gracieux, est un souvenir de l'ancienne toiture à 4 pans.

Disposition intérieure.
Le centre de l'habitation est la cuisine (l'otho) toujours spacieuse : celle-ci se
prolonge vers le toit par la « borne », vaste ouverture en tronc de pyramide, servant
de cheminée et par où arrive l'air et la lumière. Un couvercle à bascule la termine.
La borne tend à disparaître ; pourtant, elle convient à merveille au séchage et au
fumage de la viande, que l'on suspend à des perches parallèles. Les hirondelles y
nichent volontiers et l'animent de leur chant.

Sur le devant de la maison se trouve le « payo », la grande chambre de famille, à

côté de laquelle est la « chambrette ». Sur la façade postérieure, une chambre est

également disposée, appelée péjorativement < chambre derrière », véritable glacière
rarement habitée, et la dépense qui sert d'économat.

La grange.
Ce corps de bâtiment voit s'ouvrir en son centre la vaste porte à deux battants de la

grange, par laquelle entrent les chars. Elle est généralement surélevée ; on y accède

par une petite rampe pavée. Elle est surmontée d'un linteau ouvragé lié par des bras
obliques au chambranle ; rarement, le cintre si commun chez nos amis vaudois se

retrouve en Gruyère. Au-dessus de la grande porte se trouve souvent le

monogramme du Christ, accompagné de la date de construction et des initiales du
constructeur, le tout encadré de dessins rustiques. Une montée à l'alpage, peinte sur
bois, décore on ne peut plus agréablement cette entrée.

De chaque côté de la grange se trouvent les étables, dont l'entrée est une porte basse

précédée d'une « portette », surmontée du caractéristique arc en doucine, simple ou
double, qui permet l'aération pendant la saison chaude. Les étables sont éclairées

par deux petites fenêtres oblongues.
Une remise ouverte manque rarement. On y range les véhicules : traînaux et chars.
On profite de l'auvent pour loger un bûcher suspendu, la « loyette », sur laquelle
le bois est artistement ordonné.

Un élément nécessaire à la ferme est le « dénia » ou pont de grange, orienté le mieux
possible par rapport au pré. Ce plan incliné, qui permet d'accéder au soliveau, peut
aborder la grange de deux façons. Tantôt il est placé dans le prolongement du faîte,
tantôt il lui est perpendiculaire. Dans ce dernier cas, il est dans le prolongement
de l'aire. Le pont de faîte comme le pont de flanc, permet le déchargement plus aisé
des chars de foin. Il sert aussi de remise pour les chars. Un avant-pont couvert, en
saillie, le prolonge souvent ; en cas d'orage, lors des fenaisons, il permet d'abriter
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Ln ete, eette tsysäs est eueore grseieussmeut smksliie psr uns Aälsrie cle gersniums
sux vives eouleurs. Ln baue cle sspin ou cls ekene, plse« clsvsnt l'Ksbitstion, est

le lieu oü ss rsposs Is tsmille su soir cles zonrness cls lsbsnr,
K'sreKe, sutretois, n'etsit ismsis cls plein eeintrs ' l'sre etsit touiours surksisse,
LIus reeemmsut, les eksrpsutiers I'out releve ponr rsuärs leur trsvsil plus tseile.
msis xcu clspsus cl« son elegsnee. Ln psn cls toit eonps eoitts Is pignon. Os ruäimeut
cls psn trisngulsire, tres grseieux, sst uu souvenir cls I'sneienne toiture s 4 psn«,

Disposition Interieure,
Ls esntre cle l'Ksbilstion est ls euisine (t'otko) touzours spseieuse ; eslls-oi se uro-
longs vers ls toit nar ls. « dorn« », vsste ouvsrture su troue cle pvrsmiäe, ssrvsnt
cls eksminse st psr «ü srrivs l'air st ls, luiuisrs. Ln eouverels s bsseule lg. teriuiue,
I.«. Korns tsuct s äispsrsitre ; pourtsut, elis eouvisut s lusrvsills au sscbsge et nu
tümsge cls Ig. visncts, czne l'on suspsnä s cles perebss psrsllelss, Kes Kironclelles v
niekent volontier» et l'suiment cle leur eksnt.
3nr Is ctsvsnt cls Ig. msison »s trouvs Is « psvo », Ig, grsnäe eksmkre cls tsmiile, s
eötü cts Isczuelts sst ls, « ckginkrette ». Lur Ig tsyscle posterieure, uus eksmbrs est

egslemsnt clisposes, sppeies pszorstivemsnt « eksmkre clerrisrs >, veritskie glseiere
rsrsment Ksbitee, et Ig ctepsnse czui sert ä'eeonoinst.

Kg. g r s n g e.

Oe eorps cte Kstimsnt voit s'ouvrir eu sou eeutre lg vsste porte s clsux bsttsuts cts Is

grsnge, psr lscznelle entrent les eksrs, LIIs sst gsnsrslsmsnt snrelevee ; on v soceäe

pgr ung petite rsinpe psvss, Llie sst surmoutös ci'uu tiutesu ouvrsgv lie psr clss Krss
okliciuss su eksinkrsnle ; rsrsmeut, le cintre si eoiniuuu eksx nos smis vsnclois se

retrouve en Oruvsrs, Au-clessus cle Is grsuäs porte se trouvs souvsnt Is mono-
grsmms clu OKrist, seeompsgue cls Is äste cle eoustruetion st clss initislss äu eons-
trneteur, Is tout enesclrs äe äessius rnsticznss. Lue montee s l'slpsge, peinte sur
bois, cleeore on ne peut plus sgresklement eetts entree,

Le eksczue eute äs Is grsnge ss trouvsut iss etsdles, clont t'entree est une porte bssse

preeeäes ä'uus « portstts », surmoutee äu esrsetsristiczue sre su ctoueiue, siinple ou
cloubie, czni permet I'ssrstion penäsnt Is ssison eksucle. Kss etsKIss sout eelsirees

psr äsux pstitss tenetre« oklongues.

Lne rsiuiss ouvsrts rusncpuz rsrsrnsut. On v rsngs Iss vekieulss : trsinsnx st eksrs,
On protits cls t'suvsut pour logsr uu KüeKsr suspsnän, Is « lovstts », sur lscznelle
Ie Kois est srtistsineut oräouue,

Ln eiemsnt nseesssirs s ls terms est Ie « äsnis » ou pout cls grsugs, orisnte le mieux
possible psr rspport su prs. Oe plsu ineline, czui permet ä'seeeäer su solivssu, peut
sborcter Is grsngs äs clsux tsyous. Isutöt il sst ptsoe clgns Ie prolongemsnt cin tgite.
tsntot il lui sst psrpsnctieulsirs. Lsns es cternier ess, ii est äsns is proiongement
äs I'sirs. Ks pont äs tsite eomme Is pont äe tisne, permet Is cteebsrgement plus sise
äes eksrs äs loin, L sert sussi äe remise pour Ies ebsrs. Ln svsnt-pont eouvert, en
ssillie, Ie prolonge souvsnt; sn ess cl'orsize, lors äes tsnsisons, il psrmet ä'skritsr
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Fig. 6. Ulimiz : 1728. Ferme du district du Lac. Façade en rògle-oniu-r. Vaste toit à quatre pans.
Doublte galerie, dont une en ceinture. — lliegelhau-s in Uhnlz, Seebezirk. Schindeldach mit grossem
Walm, 2 Galerien, die untere r'ngis tum das Haus.
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Fig. 7. OhiMres. Vaste toit descendant très lia.., éclairé à la hauteur de l'habitation par un
« bogoz » en arc de cercle de petdt rayon. Façade en règlie-mur. Réveillon au-dessus de la porte
de la grange. — Kiegelhaus in Kerzers. mit kleiner Dachriinde. Crosses, tiefreicheiules Daoh,
über dem Tenntor durch Schiftung erhöht.
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un plus grand nombre de chars sans les décharger. Si les lieux le permettent on
prévoit une arche sous le pont, cette voûte facilite la circulation autour de la ferme
et sert d'abri à l'occasion.

Tels sont les deux genres de maisons rencontrés dans la banlieue de Bulle ; les

mêmes caractéristiques se retrouvent dans toute la Gruyère et dans toute la région
haute du pays.
Un type original de toiture mérite encore d'être mentionné. Il s'agit de l'habitation
surmontée du toit à la Mansard (Eig. 3), modification faite pour éclairer les

combles. Ce toit donne un aspect très spécial aux maisons qui en sont pourvues. Ces

demeures ont grande allure ; le plus souvent, seul le corps du logis en est recouvert.
La grange est alors coiffée d'un toit ordinaire à 2 pans.

Il s'agit toujours de maisons cossues sur la grange desquelles on peut lire 1753,
1776, etc. L'habitation est percée de fenêtres sur toutes ses faces et la grange ne paraît
être qu'une adjonction ultérieure. On retrouve là une influence certaine de la maison

bourgeoise et, souvent, ce sont d'anciens soldats revenus du service étranger qui
les ont fait construire. Cette disposition donne aux combles beaucoup d'aisance et

un bel éclairage. En campagne, des chambres y sont rarement aménagées. Par
contre, ce vaste espace permet de mettre en valeur les jeux de sonnailles et de
clochettes que l'on y range avec les accessoires du chalet, pour la période hivernale.

On peut passer sous silence un type de construction spécial aux régions habitées

par le montagnard : le chalet qui donne au village de Bellegarde son aspect si
caractéristique. Son étude n'entre pas dans le cadre de notre sujet. Il s'agit de la maison
de l'Oberland bernois tout proche, qui a débordé sur les marches de la Gruyère. On

la rencontre à l'état pur dans toute la région supérieure de la vallée de la Jogne ;

Bellegarde et Charmey en offrent des exemples particulièrement réussis. On la voit
également dans toute la région montagneuse du pays.

c) Ferme de la plaine.

Si nous jetons un regard sur les habitations du plateau fribourgeois, nous relèverons
que les alentours de Romont offrent de remarquables modèles d'habitations rurales.
La maison à « bogoz » n'existe presque plus ; par contre, on observe surtout la vaste
ferme à deux ramires pentagonales, coiffée du grand toit réveillonné aux extrémités
coupées. Un des plus beaux types du genre était certainement la ferme Sugnaux,
à Billens, qui servit de modèle au peintre Gingria pour le décor du festival du dernier

Tir fédéral. Un incendie l'a malheureusement détruite il y a quelques mois.
Plus on pénètre dans la région des cultures, plus le développement du toit est grand
et sa masse imposante. Des types particulièrement bien équilibrés et cossus se

rencontrent dans le village de Middes (Fig. 4). Les fermes atteignent des dimensions
parfois considérables, comme celles que l'on trouve clans la région de Ponthaux-
Léchelles, où sont situés des domaines fort étendus.

Une particularité intéressante dans notre canton est la répartition broyarde des

rangs (Fig. 5). Alors que dans toutes les régions parcourues jusqu'ici on trouve tou-
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UN plns grsncl nombre äs obsrs ssns los äecbsrger, 3l les lieux Is psrmstteut ON

prsvoit nns srebs son« Is pont, sstts voüts lseilite Is sirsulstion sutour äs Is tsrrns
st ssrt ä'sbri s l'oeessiou.

Isis sont Iss äsux geures äs msison« reucoutrv» äsns Is bsnliene äs Lulle; Ies

meme» esrseteristiczne« ss rstrouvent äsns tonts Is Oruvers st äsn» tonte Is region
Ksute äu psvs.
Un tvpe originsl äe toiture merite eneore ä'vtrs mentionne. II s'sgil äe I'Ksbitstion
«urmontes än toit s Is Nsnssrä (Lig. 3), moäitiestion tsite ponr öslsirsr tss

comblss. Os toit äonns un sspeet trs« specisl sux msisons czni sn sont ponrvuss, Oss

äsmsurss out grsnäs sllurs ; is plu« souvsnt, «sul I« corp« äu logis sn sst reeouvert.
Ks grsnge est slors eoittöe ä'un toit oräinsire s 2 psns.

Il s'sgit tonzours äs msisons eossnss snr Is grsnge ässcznelles «n psut lirs 17ö3,

177(>,ete.L'bsKitstion est pereee cle tsnetres sur toute» ses tsess et ls grsnge ne psrsit
etre czu'uns säjonetion utterieurs, Ou retrouve ls uns iutlueues eertsiue äe ls msi-
son bourgeoiss st, souvsnt, cs »ont cl'snsiens »olclsts revsnus äu serviee etrsugsr czui

les ont tsit construire, Oette ctispositiou äonne sux eombles besueoup ä'sissnes et

un bst selsirsge. Ln esmpsgue, äss cbsmbres v sont rsrsment smeusgess, Lsr
contre, cs vssts sspses permet äs msttrs sn vslenr les zsux äs sonnsillss et äs elo-
cksttes czus I'on v rsnge svss Iss sceessoires äu ekslet, pour Is psriocl« Kivsrnsls,

On psut pssssr sous silsues un tvpe äs eonstructiou »pscisl sux rsgion» Ksbitees

psr ls montsgnsrcl : le ekslst czui äonns su villsge cls Lellsgsräe son sspset si esrsc-
tsristiczus, 8on etuäs u'eutre pss äsns Ie csärs äe notre sujet. It s'sgit cle Is msison
äs I'Oberlsucl bernois tout proebs, czui s äsboräs sur lss msrebs« äs Is Ornvsrs. Ou

ls reueoutre s l'stst pur äsns toute ls rsgion supsrisurs äs ls vslles äe ls dogus :

Lsllsgsräs et Obsrmev en «ttrent ctes exemptes psrtienlierement rsussis. Ou ls voit
sgsisment clsns touts is region montsgnsuss clu psvs.

< ^e?'me c/e /cc p/aine,

Li nous jstous un rsgsrä snr ls« bsbitstion« än z>Istssn tribourgsois, non« reieveron«
czue lss slsutocirs äs Lomont ottrent äe remsrcznsble» moclsls« ä'bsbitstious rurslos,
Ks msison s « bogox » n'sxists prssczus plus ; psr eoutrs, ou observe surtout Is vsste
terms s ctsux rsmirss peutsgousles, eoitlee clu grsnä toit rüvsillonne snx extremite«
coupess. Ln cls« plu« bssux tvpss äu geurs etsit csrtsiusmeut ls terme 8ugusux,
ü Lilien», czui ssrvit cls moclele su peintre Oingris ponr lo ciecor än lestivsl clu äer-
nier "Kir teäersk Ln incsnclie l's msIKeureusemsnt clötruits ii v s czuelczues mois.
Llu» on psnstrs clsns Is rsgion äes cnllurss, plns is äsvsloppomsnt clu toit sst grsncl
st ss mssss impossnts. Lss tvpss psrtienlierement Kien sczuiiibrss et cossns se ren-
contrsnt äsns Is villsge äe Niclclss (Lig. 4). Kes tsrmss sttsignsnt äss climsnsion«
usrtois eonsiclersbie«, comme celles czns l'on trouvs clsns Is region äs LontKsnx-
KeeKelles, oü sont sitnes äes clomsinss tort etenclns.

Lns psrtieulsrite iuterssssuts ctsus notrs esnton sst ls repsrtitiou brovsräs cles

rsngs (Lig. 5), Alors czus äsns toutss Iss regions psrconrnes jusczu'iei on trouve tou-
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jours la même ordonnance : habitation, étable, aire, dans la Broyé, par contre, ce

dogme devient une véritable hérésie. L'agriculteur préfère construire à côté de

l'habitation soit l'aire, soit une remise, pour éviter l'humidité de l'étable. Cette

disposition logique n'est possible qu'en raison de la priorité des cultures sur l'élevage.
Dans la région broyarde, on profite du large auvent pour y installer le « pendage »

à tabac. En général, la maison est en pierre, ce qui s'explique par le voisinage des

carrières de la Molière, qui fournissent le grès coquille (Muschelkalk) entrant dans
toutes les constructions de la région. Les tavillons y sont presque inconnus : aussi,
la ramire de bardeaux a disparu, cédant la place à des lambrissages de planches
que, dans la région, on nomme « terpena ».

On remarque de sérieuses différences entre les constructions du Fribourg romand et

du Fribourg alémanique ; dans les régions allemandes l'habitation change d'aspect
(Fig. 6 et 7). Si l'on quitte, par exemple, Gourtepin pour se diriger vers Guschel-
muth, on aperçoit de loin déjà des fermes massives aux vastes dimensions. Il s'agit
en général d'une construction ordonnée comme en Gruyère : habitation, étable, aire.
Son plan est rectangulaire; les dimensions en sont plus vastes, ce qui permet un plus
large développement de la façade de pignon.

L'habitation est agrémentée en général d'une double galerie qui l'entoure entièrement.

On accède à la galerie supérieure par un escalier extérieur. Le toit est
énormément développé, rappelant son ancienne couverture de chaume, produit de la
région. De vastes pans continus, aux fortes inclinaisons, semblent écraser le gros
œuvre. Seule, une cheminée à couvercle se hasarde dans cette immensité. La déclivité
du toit est telle qu'à la hauteur de la grange il doit être relevé. Une encoche y est

pratiquée pour permettre l'entrée des chars de foin. Les deux longs pans de la
toiture sont fortement débordants. Us descendent si bas qu'ils recouvrent presque
entièrement l'étage, masquant ainsi une partie de la galerie. Le long de la grange, des

consoles ouvragées soutiennent cette énorme coiffe. Ce dispositif a l'avantage d'abriter

largement le devant de la ferme. Les deux extrémités du bâtiment se terminent
également par un pan de toit. Celui-ci descend moins bas que sur les côtés-gouttière.
Souvent, la couverture est encore en tavillons. Malheureusement, en maints
endroits, le rapiècement est fait en tôle. De plus en plus, la tuile remplace les bardeaux
soyeux.
Ce type de ferme au vaste toit à quatre pans, largement débordant sur les façades,
avec la double galerie qui décore si agréablement la façade de pignon, rappelle à

première vue la maison bernoise. Cependant, elle est plus simple, moins évoluée et

plus lourde. Volontiers, la façade est en règle-mur.

Telles sont les diverses maisons rurales du pays de Fribourg. Leurs différences ne
sont que détails. Ce sont les anneaux d'une même chaîne, les filles d'un commun
ancêtre : la ferme au vaste toit du plateau suisse. Cette filiation se manifeste nettement

dans la partie allemande du canton. La large toiture domine encore dans la
plaine ; puis, du côté de la montagne son ampleur diminue et laisse mieux paraître
le bâtiment qui s'en dégage.
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,jours Ia msme oräonnanee ' Kabitation, etabie, aire, clans lg, Lrove, nar contre, ee

äogms ctsvient nns vsritabls bsrssis. K'agricnltsur prötsre constrnirs ä cots äe

I'Kabitation soit t'airo, soit nne reinise, ponr eviter I'bumiäitv cle l'etable, Oette clis-

Position logicius n'est possible czu'en raison cls Ig priorite äss eultnres snr l'elevage.
Dans Ia rsgion brovaräs, on protits clu large anvent ponr v installer Ie « penclage »

ä tabae. Ln general, la inaison est en pierre, se czni s'expliczus par ls voisinags äss

earrieres äs Ia Noliere, czni tournissont Is gres eocznille (NnsebelKalK) entrant äans
tontes lss eonstruetions äs la region, Les tavillons v «ont presczue ineonnn« anssi,
la rarnirs äs baräsanx a äisparn, eectant la plaee ä äes lambrissages äe pianebes
czns, äans Ia region, on nornins « tsrpsna ».

On rsrnarczus cls serieuses äittsrsnee« «ntrs iss eonstructions äu Lribourg rornanä et

äu Lribonrg alemaniczus ; äans Iss regions glismanäe« l'babitation ebangs ct'aspsst
(Lig, 6 et 7), 3i I'on cznitte, par exsrnple, Oonrtepin pour ss clirigsr vsr« Ousebel-

rnntb, «n apsrc^oit äs loin äszä clss tsrrnss rnassivss anx vastss äimeusions. II s'agit
on gsnürai ä'uns eonstruetion «räonnee eomme en Ornvvre Kabitation, etabie, aire.
Kon plan est reetangulairs; lss cliiusnsions sn «ont plus vgstss, ee czui permet un plus
large äüveloppemsnt äs Ia tae.aäs äe pignon.

K'Kgbilation sst agrementee sn gunsrai cl'uus cloubls galeris czui l'eutours sntisrs-
msnt, On aeeecle ä Ia galsrie superisurs par nn esealier extsrisur. Ls toit sst suor-
msmsnt ctsvslopps, rappslaut sou ausieuus couvsrturs äs ebaume, proäuit äe lg
rögiou, Ls vastss pans continns, anx tortss inslinaisons, «smbisnt seraser Is gros
oenvre. Lsuls, uns ckeminee ä eouvercle »s Kasaräs äans eette immsnsite, Ka äeeiivite
äu toit sst tslls czu'ä la bautsur äs Ia graug« il äoit etre rslsvs. Lns eucocbe v est

z)raticznee nonr pormottrs t'entree clss ebars äs toin. Kss äsnx long« pans äs la toi-
turs sout tortsmsnt cleborclants. Ls cleseonäsnt si bas czn'ils reeonvrent prssczns en-
tierement i'stags, mascznant ainsi uus partis äs Ia gaisris. Ls loug cls ia graugs, äss

conKolss onvragöes soutieunent estts enorme eoitto, Os clispositit a I'avantags cl'abri-
tsr largement Ie äsvant cle la terme. Kes cleux extrem ites clu bätimeut se tsrmiuent
egaiement par uu pan äe toit. Oslni-ei äesesnä moins bas czus sur Ies eötes-gouttiere,
Louvsut, Ia eouvertnrs est eneore en tavillons. Nalbenreussmsnt, sn maints en-
clroits, Ie rapiseemsnt sst kait sn tols. Ls pin« sn plns, Ia tuils rsmplass Is« daräsaux
«ovonx,

Os tvpe äs terms au vasts toit ä czuatrs paus, largsmsut clsdoräant «ur lss taeacles,

avec Ia cloubls gaisris czui cleeore si agreablsment Ia layacle äs pignon, rappsils ä

premisre vns la maison bornoise. Oepenäani, eile est plns simple, moins evolnee et

zäus lourcle, Voioutiers, ia tayaäe est su rsgls-mur.

Isllss sont Iss clivsrsss maisons rnralss än pavs äs Lribonrg. Keurs äittsrsnoes ne
«ont czue ctetaits. Os sout Iss aunsanx ä'uus meme ebaine, les tilles ä'un eommnn
aneetre : Ia terms au va«ts toit ctu plateau suisse. Oette tiliatiou «e manitosts nstte-
msnt clan« Ia Partie aliemanäs clu canton. Ka larg« toitnrs äomins snsors äans Ia
nlains ; puis, äu suis äs la montagno son ampisnr ctiminns st iaisss misnx paraitrs
is Kätimsnt czni s'sn äsgags,
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La parenté est telle que si l'on photographie des constructions ayant même fonction,
l'ancienne auberge, par exemple, et qu'on mélange les clichés obtenus, l'observateur
le plus avisé confondra facilement une auberge du Lac avec une auberge gruérienne
ou glânoise.
Trop d'erreurs malheureusement sont entrées dans les mœurs, il n'est pas impossible

d'y remédier et surtout d'en éviter le retour. Le paysan qui répare ou qui bâtit
tient naturellement à ce que sa demeure soit belle. Les erreurs de construction sont
dues à l'ignorance et surtout aux exemples pernicieux. Il appartient à PHeimat-
schutz d'encourager celui qui construit selon l'art qui convient à son pays, à sa

terre, à son foyer, pour lui même et pour ses enfants. R. Pasquier.

Estavayer
Dans les armes d'Estavayer se dilate une rose et aucun emblème ne saurait mieux convenir à la
ville insigne achevée en son orbe, fleur de pierre fatiguée d'histoire, mais qu'aucune poussière ne fane.
Henri Bise, Vocation de Fribourg, p. 137.

Les origines d'Estavayer remontent dans la nuit des temps. Aux constructeurs
de palafittes ont succédé les Helvètes, à ceux-ci les Romains, les Burgondes. Une
légende prétend que la ville aurait été fondée par Stavius, chef des Vandales, en
512, puis qu'elle aurait été ceinte de murailles en 890 par un roi de Bourgogne.
La seigneurie existait certainement au Xlle siècle et appartenait à la famille
d'Estavayer qui l'a conservée, en partie tout au moins, jusqu'en 1635.

Dès la fin du Xlle siècle, les droits seigneuriaux demeurèrent indivis entre tous les

membres de la famille jusque vers 1230. A cette époque, ensuite de partages
successifs et de cessions de parts, la seigneurie fut divisée en trois coseigneuries, appartenant

à trois branches de la famille.
La branche aînée reçut le vieux châtel, disparu à la fin du XlIIe siècle. La maison
seigneuriale, qui existe encore, fut établie près de l'emplacement du château : c'est
le N° 142 de la rue Montchâtel.
Une seconde branche construisit le château de Chenaux vers 1290, existant encore.
La troisième branche enfin posséda le château situé à l'angle sud de la ville, et

dont l'emplacement est occupé aujourd'hui par le jardin du couvent des religieuses
Dominicaines. Ce château fut vendu en 1349 à Isabelle do Châlon, clame de Vaud,
et porta dès lors le nom de château de Savoie. Une tour porte encore ce nom
aujourd'hui.
Peu de villes ont su conserver leur caractère comme Estavayer. Aujourd'hui
encore, Estavayer est contenue dans ses remparts des XlIIe et XlVe siècle. C'est
dire que la ville ne s'est guère développée et c'est là certainement la raison pour
laquelle la physionomie de la ville s'est si peu modifiée. Il faut ajouter que la ville
n'a jamais été détruite par un de ces incendies si fréquents autrefois.
Des fautes de goût y ont été commises, mais heureusement bien rares. L'attachement

des wStaviacois à tout ce qui est traditions et coutumes a grandement contribué
à conserver le château, l'église et les arcades des rues, les sculptures des portes et
des fenêtres.
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Ks, pgrsnt« sst tslis qus si I'on pKotoZrgpKio ctos soustructious gvgnt insins tonction,
I'gnsienne guberzze, pgr exernpie, et qu'on inelgnize los eiiebes obtenns, I'observgtsur
lo plus gvise sontauärg. tgeilsrnent uns gubsrizs clu Kgs g,vsc uns guberzze gruerienne
ou glnnoise,

?rop cl'errenrs inglbeureuseiuent sont eutrees äirus iss incenrs, il u'sst pgs iinpos-
sibls ä'v reineclisr sl surtout cl'sn eviter I« retour. Ks pgvsgn qui repgre ou qui bntit
tisut nirturellement g ss qus sg cieinenre soit bslls, Kss erreurs cle coustructiou sont
ctnss g l'ilznorgnss st surtout gux sxsinplss peruisisux. Il appgrtisut g i'Oeiingt-
scliutx ci'eueourgZsr ceiui qui soustruit solou t'grt qui souvisut g son pgvs, g sg

terrs, g son lover, ponr Ini rnöine st pour sss sntguts. /?. Onsytt/er.

Dans Ies armes cl'LsKcvaver se ctilate une rose et «neun eindleine ne sanrait inieux eonvenir ä I«
vilie insigne aekevse en son orbe, tteur cle pierre katiguee ct'Kistoire, rnais n,u'au< une poussiere ne kane,

Henri IZise, Voeation cte LriKourg, p, 137.

Kss oritzines ä'Ostgvg.vsr rsiuontsnt clgn« Ig nnit cles tenrps, Aux eonstrnstsur«
cl« pglgtittss ont suseectv Ies Oslvstes, s. osux-ci lss Ooingins, les OurAouäss. Une
isgsncts prstenct qne Ig, vills gnrg.it sts tonclss pgr Ltgvins, cbet cles Vgnclgles, en
512, pnis qu'slls gurait st« esinte cte inurglllss en 890 pgr uu roi cte OonrgoAne.
Kg. seitzueurie existgit certgiueinent gu XIIs siecle st «.ppartsugit n Ig tginills
ä'^«!'nvttz/e/' qni l'g. couserves, sn pgrtis tont an rnoins, zusqu'eu 1635.

Oss Ig tin cin XIIs sisels, lss ctroits ssignsuriaux clsrnsurereut inclivis entre tous les

insrnbres cle Ig tgiuille zusque vers 1230, A cette epoque, susuite cle pgrtgizs« sue-
cessits st cls csssions cls pg,rts, Ig, seignenris tut clivisss en trois eosoiZnenries, gppgr-
teug.ut g. trois brgusbss cle Ig tgiuille.
Kg. KraueKs giuee reczut Ie i'ie«.r eka/e/, clispgru g la tiu clu XHIe sieele. Kg ingison
seiiznenrigle, qni sxiste eneors, tut etgbiis pres äe l'siuplgeernent clu cbgtegu : e'est

Ie N° 142 gs lg. rus NonteKgtel.
One seeoncle KrgneKe eonstrnisit Ie ckgtsg,n cls OKengnx vsrs 1290, existgnt snsors.
Kg. troisieins KrgneKe sntin posseclg ls skntsgu Situs ü, l'guAls sucl cls Ig vilie, et
ciont l'siupigssiueut sst oeeupe guzourcl'Kui pgr le zgrcliu cln eonvent äes rslizzisusss
Ooininiegines. Oe ekgteg.u tut venclu en 1349 g. Isgbells äe OKglon, clgiug cls Vguä,
st portg, äes lors Ie norn clo ekg.tggu äs Lgvoio, On« tonr porte encore ce noin
g,u.j«urct'bui.
Oeu äe villes ont «u eouserver leur cgrgeters eornrns Ostg.vg.ver. Auz'ourä'Kui
oneore, Ostgvgvor sst contsnns äans sss rsinps.rts äes XIIIs st XIVs sieele. O'sst
äirs qus lg. vills ne s'est zznere äeveloppes et e'est Ig, esrtginenrent Ig, rgison pour-
Igquelle lg, pkvsionoini« äe Ig ville s'est si peu luocliiiee. Il lgut gzouter que Ig, ville
n'g zgiuais ete cletruite pgr un äs css incsncties si trüqusnts gutretoi«.
Oss tgntes cle szoüt v out öts sonuuisos, rngis Ksursussinsnt bien rgre«. K'attgcKe-
inent äes Ltgvigcois g tout es qui sst trgclitious st eonturnss g lZrgnäeinent eontrikuü
g. conssrvsr Is skgtsgu, l'sAiise et ies sregäes ciss russ, Iss scuiptures äes portos et
äes tsuetres.
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Si hi porte d'Outre-Pont et la porte Voucheret ont été détruites au cours du
XIXo siècle pour les besoins de la circulation, les autres portes de la ville existent
encore : la porte des Religieuses sur la route de Fribourg, la porte de Camus, sulla

route de Grandcour, les portes des Cormontans et de la Pochette dans le quartier

de Rivaz.
De très habiles restaurations ont été entreprises ces dernières années. Nous ne
voulons qu'en citer quelques-unes.
C'est ainsi que la réfection des cadrans de l'horloge de l'église a mis au jour les

fenêtres inférieures du clocher, masquées par ces cadrans hideux.
L'Hôtel du Cerf, maison du XVIe siècle qui appartint aux Estavayer-Molondin.
possédait une façade complètement crépie et blanchie à la chaux. M. Auguste
Perrin, son propriétaire actuel, la restaura en supprimant ce crépissage. La même
restauration a été entreprise à la Maison du Dîme, propriété de la ville et où se

trouve un petit musée local.
La maison seigneuriale de la branche aînée de la famille d'Estavayer menaçait
ruine en 1934 (rue Montchâtel N° 142). On projettait même de la démolir pour la
remplacer par un grand bâtiment locatif. Elle fut acquise par M. Fischbach,
entrepreneur à Font, qui sut y installer des appartements, percer de nouvelles fenêtres
et restaurer la façade de façon que le caractère primitif ne fut en rien modifié.
La tour de la Trahison, à l'angle ouest de la ville, un bijou d'architecture militaire,
était couverte de lierre, du plus heureux effet, mais qui désagrégea complètement
la maçonnerie. Le lierre fut arraché, mais la tour penchait, et pendant des années

on craignit simplement l'écroulement Sceller à nouveau les pierres n'aurait servi
de rien : en 1935, la ville fit démolir la tour et numéroter les pierres, et aujourd'hui
la tour est reconstruite telle qu'elle était.

La chapelle de Rivaz, ancien oratoire de Pères

Minimes, a également été restaurée. Ces vieilles
pierres aussi sont donc conservées.

On peut évidemment regretter à Estavayer la
construction d'une maison d'école qui ne pourrait

pas être plus banale, pour ne pas dire plus,
et celle d'une maison couverte d'ardoises aux
abords immédiats du château, la destruction de

quelques arcades du XVIe siècle à la rue de la
Gare ou de fenêtres gothiques dans la rue de

Rive, mais ce sont là quelques cas isolés. Si partout

les autorités et les particuliers avaient
toujours le souci de la conservation de leurs pierres,

le Heimatschutz aurait moins à intervenir!
B. de Vevey.

Estavayer.
La maison seigneuriale.

Stäffis am See.
Das alte Herrenhaus
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Li ia port« cl'Outrs-Lont st Ig. ports Vousbsrst ont sts clstruits« gu cours ctu

XtX« sissls pour Is» bsssin« <1« Ig eireulatiou, iss autres porte« cte Ia ville existeut
ensore ' la porte cle« tleligieuse« «nr la ronts cle Lribonrg, Ia porte cte Oamu«, sur
Ia ronts äs Oranctconr, Iss porte« üss Oorrnontans st cl« ia Losbstts clans I« czuar-
tisr cts Livax.
Ls trss Kabiis« rsstaurations ont st« outrsprisss sss clsrn isrss annees, Xous ue
voulons czu'su citer czuslczuss-unss.

O'est aiusi czue Ia rstsetiou cles eactrau« cte I'borlogs cts l'egliss a rni« au jour Ies

tenetres interienre« ctu clocbsr, inasczuees par ees cactrans Kiäoux.
K'Lötst ctu Osrt, inaison cln XVIs sissls czui appartint anx Lstavavsr-Nolonclin.
possöllknt uns taeacle cornpletenrent erepis et blanebie ä Ia ebaux. N. Auguste
Lerrin, son proprietaire aetnei, Ia rsstaura en snpprimant es erepissage, Ka ineiu«
restauration a etü entreprise ä Ia Naison ctu Linie, propriete cle Ia ville et oü ss

trouvs uu potit rnusee loeal.
Ka rnaison seigneuriale cls Ia brancbs aines cte Ia tarnills ct'Lstavaver lusnac'ait
ruine «n 1934 (rue Nontsbätsl K° .142). On prozsttait ineme cls Ia clenrolir pour Ia

reinplacer pgr uu grancl batimsnt locatit, LH« tut aecznise par N, LiseKbaeb, entre-

preneur ä Lont, czui sut v iustallor äs« appart«iu«nts, perssr cts uouvsllss lenstrs«
et restanrer Ia taeacle cte tac-on czns Is earacters prinritit ne tnt en rien inoctitie.
Ka tour cls Ia "Krabison, a l'angls ouest cls Ia vills, nn Kijon ct'arsbitseturs inilitaire.
etait souverte cte lierre, ctu plus beureux ettet, rnais cpii clssagregea eornpletement
Ia inayounerie. Ke lierre tut arraebe, rnais Ia tour peuebait, st psnclant cls« annees
on eraignit «imptsinent l'eeroulernent Leeller ä nouveau Ies pierre« n'aurait «srvi
cle risn : sn 1935, Ia vill« tit clsinolir la tonr st nuiusrotsr ls« pisrrs«, st au.jnurcl'bui
Ia tour sst rsson«truits tslls czu'elle etait.
Ka skapslls cls Livax, ansisn «ratoirs cls Leres
Niniine», a sgalsiusnt sls rsstauree. Oes vieilles
pierrss aussi sont clone eonservees.

On psut vvicteiniuent regrstter ä Lstavavsr Ia
constrnc tion cl'une inaison ct'ecole czui us pour-
rait pas etre plus Kanals, pour us pas äire plus,
et sslls cl'uus rnaison souverte cl'arctoisos aux
aburcts iiniuecliat« cln ebatean, Ia clestruction cle

czuelcpie« arcacles clu XVle sieele ä ia rue cle Ia
Oare ou cls tenetres gotbiczuss clans la rue cle

Live, rnais ee sont lä czuelczues sas isoies, Li par-
tout lss autoritüs et Iss partisulisrs avaisnt tou-
jours Is sonst cle la sonssrvation cts Isnrs pisr-
r,^>. »mu, t^i'lml/. 5NN'i, il i,,>,', v^ui,

ö, c/<? Vevez/.

IZstaväve-, Stiikkis »m See,
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Estavayer. L'hotel du Cerf avant sa restauration. — Stäffis
am See. Gasthaus zum Hirsehen vor der Wiederherstellung.
Aufnahme des Bürgerhauswerkes.

Estavayer. L'hôtel du Cerf restauré. — stäffis am See.
Gasthaus zum Hirschen im heutigen Zustand. Aufnahme
H. Butty & Co., Estavayer.

Lstsvszer, I.'Iiüte> du Ork svsnt ss restsurstion. — Stskkis
sm See. Lsst>,sus üum Ulrsensn vor cler Vieliernerstellu««.
4ulnsn,ne cles KllrserKsusverKes,

Lstsvilver. I^liStel llu Oer! restsure. - StiiNis sm See.
UssUlsus ^um mrs«n«n Im Keutige» Xustsng. ^uknslime
U, lZuttx <!i So.. IZstsvsver.
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Estavayer. La maison du Dîme restaurée. - Stäffis am See. Das erneuerte Zehntenhaus.
Aufnahme des Bürigerhauawerkea.

Estavayer.
Maison du Dîme avant sa
restauration. Oliohé H. Butty &

fie.. Estayayer.

à»
«

Stäffis am See.

Das Zehntenhaus im alten Zu
stand. Aufnahme von H. Butty

& Co., Estavayer.
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Estavayer. Chapelle -de Rivaz. — Stäffis am See.
Riva/.. Aufnahme des Bürgerhauswerkes.

Kapelle von Estavayer. Chapelle de Rivaz.
am See. Kapelle von Rivaz.

Interieur restauré. Stäffis
Aufnahme S. (ilass-on, Bulle.
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Estavayer. Le château de Chenaux, vu diu clocher de l'Eglise. — Stäffis am See. Das gotische
Schloss, vom Turm der Pfarrkirohe aufgenomimen.

'.-,'.

r»

• J
H

;¦¦

Estavayer. La Tour de La Trahison, ä gauche ancien état, à droite reconstruite. — Stäffis am Se

Turm des Verrats, links im alten Zustand, rechts erneuert.
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«st»v»ver. Ix> «KÜIeau cke vdemlux, vu «Kl «locker lle l'LIllse, — Stllüis sin See, I>», «otisrk?

ristsvsver, lour ile l» ?rsl>isn,^ a gsueke »neleu 6t»t, » grolle rscnn,»truite, — Stäkkis »m Ss
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