
Illustr. 1. -  L a  M air ie  d e  Saint-Antonin, 
ancien  cou v en t  d e s  Génovéfa ins de  1751 

(Etat ju s q u ’en 1971)



L’ancien couvent des Génovéfains 
de Saint-Antonin

Sa co n s tru c tion , sa res ta u ra tion

p a r  G e o rg e s  JU L IE N

C et  a r t i c le  a  p a r u  en  1 9 8 0  d a n s  le  b u l le t in  d e  l a  S O C I É T É  
ARCHÉOLOGIQUE du  Tarn-et-Garonne.

N o u s  le  p u b l io n s  ic i ,  a c c o m p a g n é  d e  s e s  i l lu s t r a t io n s ,  a v e c  
l ’a i m a b l e  a u t o r i s a t i o n  d e  s o n  a u t e u r  e t  d e  c e l l e  d e  J e a n  
B O U T O N N E T , P ré s id e n t  d e  l a  S o c ié t é  A rc h é o lo g iq u e  du  Tarn-et- 
Garonne.

En espérant susc iter  l ’attention p a s s io n n é e  de nos adhérents  et 
c o n c i t o y e n s ,  n o u s  s o u h a i t o n s  r e n d r e  h o m m a g e  a u  t r a v a i l  
e x c e p t io n n e l  d e  G eo rg e s  JU L IE N  s u r  l e s  a r c h iv e s  d e  notre  ville.  
T r a v a i l  q u ’il  p o u r s u i t  m é t i c u l e u s e m e n t  d e p u i s  d e  n o m b r e u s e s  
années ,  a u  c œ u r  de l ’an c ien n e  ch am bre  du PRIEUR M A G E et d e  son  
cab inet  d e  travail  décrits  ci-dessous.

Tout le m onde connaît, à Saint-Antonin, l ’ancien Hôtel de 
Ville, adm irable  témoin de l ’architecture civ ile  du XII0 siècle. 
On connaît moins, sinon p as  du tout, l ’actuel Hôtel de Ville, 
an c ien  Couvent d e s  G énovéfa ins, con stru it  au  XVIII° siècle. 
S an s  doute est-il inconvenant de com parer les  deu x  édifices ! 
Pourtant, l ’an c ien n e  «  M aiso n  d e s  C h an o in e s  » est  le  seu l 
b â t im e n t  rem arq u ab le  s ig n a lé  p a r  A le x i s  M on te il  d a n s  sa  
« D e sc r ip t io n  d u  d é p a r te m e n t  d e  l ’A veyron  » p u b l ié e  en 
l ’an X. D’autre part, sa  m asse  im posante  ne saurait  échapper  à 
l ’œil de  l ’observateur qui contem ple notre v ille  d u  penchant 
ou de  la falaise d ’Anglars. A u plein  centre de  la ville, il dresse 
s a  h a u t e  e t  lo n g u e  f a ç a d e  c o m m e  u n  d é f i  à  l ’e n s e m b le  
harm onieux des v ieux  toits.

L e s  t rav au x  de  re s tau ra t io n  e n tre p r is  d è s  1971 , p a r  la 
m u n ic ip a l i té  d u  d o c teu r  M au rice  C o n sta n s ,  et non  en core  
terminés, ont attiré l ’attention des Saint-Antoninois qui, pour 
la plupart, ont, à ce m om ent seulem ent, découvert leur mairie.



Les do cu m en ts  d ’a rch iv es  retrouvés à  cette époque , lors de 
nécessa ires  dém énagem ents de  certains lo cau x  et totalement 
ignorés de tous, sont à la base  de  la présente com m unication, 
a i n s i  q u e  le  f o n d s  d u  c h a p i t r e  c o n s e r v é  a u x  A r c h i v e s  
Départementales (illustration n °  1 , page 24).

Beaucoup de visiteurs s ’étonnent à  la lecture de  la plaque 
f ix é e  p r è s  de  la  p o r te  d ’en trée  : « M a ir ie  — C o u v e n t  d e s  
Génovéfains -  XVIII0 » . Je ne connais pas  d ’autre exem ple  de 
l ’existence des religieux génovéfains d an s  notre région. Leur 
présence à Saint-Antonin est  la conséquence de l ’implantation 
de la réforme protestante dans notre ville, dès 1560.

En  1 5 6 0 ,  en e f fe t ,  l e s  S a in t - A n t o n in o i s  « s e  l a i s s e n t  
séduire  » par  l ’hérésie de  Calvin. Notre ville, a lors prospère, 
e s t  la  q u a t r i è m e  d u  R o u e r g u e ,  a p r è s  R o d e z ,  M i l l a u  et 
Villefranche. Elle abrite, dans son  enceinte, p lu s  de trois mille 
habitants. A u  confluent de  l ’Aveyron et de  la  Bonnette, les 
ch an o in e s  de  S a in t-A u gu st in  o ccu p e n t  le s  b â t im en ts  de  la 
vénérable et très indépendante  abbaye de Saint-Antonin, déjà 
f l o r i s s a n t e  a u  VIII0 s i è c l e .  L à  se  t r o u v e n t  l e s  b â t im e n t s  
c laustraux  et l ’église  collégiale , jad is  abbatiale, dont on dira 
« q u ’elle était renom m ée co m m e u n e  d e s  p lu s  su p erb es  du 
pays » , q u ’elle « estoit bastie  sur le m odelle  de celle  de Saint- 
Sern in  de  Toulouse...  avec douze  cloches, un  buffet d ’orgue 
magnifique... » .  C ’était l ’église  Nostre Dam e du Moustier. La 
représentation qui en est  faite sur  le revers de  l ’ancien  sceau  
de la com m unauté, les rares vestiges que n ous possédon s,  ne 
dém entent p a s  cette la u d a t iv e  ap p ré c ia t io n  : un  im portant 
fragment de statue d u  XII°, retrouvé en 1912 lors des fouilles 
de l ’é tab lissem en t therm al ; u n  très in téressan t ch ap iteau  à 
trois faces, m alheureusem ent mutilé, retrouvé en 1977 dans le 
mur d ’enceinte de l ’ancienne abbaye, lors de  la construction 
de  la n o u v e lle  m aiso n  de  retraite et qu i a  fait l ’objet d ’une 
m in u tieu se  é tude  de  notre prés iden t ,  M. J.-C. Fau , p u b liée  
dans le Bulletin  M onum ental de la m êm e année (1).

En 1562, les protestants deviennent maîtres de la v ille  et, 
la  q u a s i - t o ta l i t é  d e s  « p a p i s t e s  » s ’é ta n t  e n f u i s ,  le  c u l te  
catholique sera supprim é. La  ville, citadelle protestante, devra 
faire face au x  m enaces et attaques des ligueurs, au x  intrigues 
et « a u x  trah iso n s  d e s  p a p i s te s  »  re sté s  p ré sen ts .  A lo r s  se 
déve loppe  un  sentim ent d ’ inquiétude, de  m éfian ce  qui, au x  
m o m e n t s  l e s  p l u s  d i f f i c i l e s ,  c o n d u i r a  l e s  h a b i t a n t s  a u x  
représailles extrêmes : l ’église et le m onastère seront p illés  en 
1568, incendiés en 1570. Les chanoines parviendront cependant à

(1) Ces d e u x  p réc ieux  vest iges  sont  conservés  au  M u sé e  de  Saint-Antonin.



se m aintenir à la faveur des d iverses  trêves m ais , le  5 octobre 
1 5 7 2 ,  en  c o n s é q u e n c e  d u  te r r ib le  m a s s a c r e  d e  la  S a in t-  
B a r t h é lé m y ,  t r o i s  d ’e n t r e  e u x  s e r o n t  « tu e z  e t  m e u r t r i s  
inhumainement », trois autres seront exp u lsés  et se réfugieront 
à Caylus. Ils reviendront seulem ent en 1601, trois ans après la 
promulgation de l ’Edit de  Nantes, et « reprendront l ’office de 
leur charge et religion » d an s  l ’ég lise  e t  le m onastère  ruinés 
m a i s  n o n  c o m p l è t e m e n t  d é t r u i t s  c o m m e  o n  l ’ a c r u  
généralement.

La  « ruyn e  totale, rez  p ied ,  rez terre  » , in terv iendra  en 
1621 et 1622 quand  la ville, ayant pris  le parti de Rohan, se 
déclarera « rebesle  » à  sa  M ajesté  L ou is  XIII. A lors, après le 
fu n este  s iège  de  15 jo u rs  (9 a u  23 ju in  1622),  il ne restera  
q u ’un  édifice relig ieux debout, le «  b e a u  tem ple  tout n eu f  » 
que les habitants de  la R.P.R. avaient fait construire en 1615, 
« lequel leur auroit cousté p lu s  de seize  m il le  livres ».

L e s  c h a n o i n e s ,  r é t a b l i s  d a n s  l e u r s  p r é r o g a t i v e s  et 
fonctions, célébreront l ’office divin  dans ce  tem ple qui leur est 
accordé par  arrêt du Conseil  d u  Roy en date d u  15 décembre



1622. Pour leur logement, ils devront se débrouiller p u isq u ’il 
ne subsiste  rien des bâtim ents c laustraux. « N ’aiant p lu s  de 
m a iso n  c lau stra le  où  i ls  p u s se n t  vivre en se m b le ,  i l s  furent 
o b l ig e z  de  s e  lo g e r  et v iv r e  s é p a r é m e n t ,  p a r t i e  c h e z  les 
bourgeois ,  partie  d an s  le s  au berges  »... S i tu a t io n  p le in e  de 
dan gers  p o u r  d e s  ch an o in es  dont l ’a sc é t i sm e  n ’était p a s  la 
vertu principale. Le chroniqueur ajoute en effet : « ce la  donna 
lieu à  de grands dérèglements et à des scan dales  qui, sur des 
p la in tes  q u ’en porta  le s ieu r  des G rèzes, a lors  p rieur  mage 
dudit chapitre, firent prendre au  Roy Loys 14e le dessein  de 
réformer ledit chapitre, l ’unir et l ’incorporer à la Congrégation 
de France, ce  qui fut fait par  Arrêt d u  Conseil  Privé d u  22° 
avril 16 6 1  ».

La  C o n g r é g a t io n  de  F ra n c e  av a it  é té  c ré ée ,  s u r  ordre  
pontifical, par le Cardinal François  de la R ochefoucauld , en 
1624, afin de  réprim er les abu s qui s ’étaient introduits  dans 
certains ordres religieux, abus qui, en m aints  endroits, avaient 
favorisé le su ccè s  de la réforme protestante. C ’était le cas  à 
Saint-Antonin dont le chapitre des A ugustin s  fut, de ce fait, 
agrégé à la Congrégation de France et so u m is  à  l ’autorité de 
l ’Abbé de Sainte-Geneviève de  Paris. En exécution dudit arrêt, 
il fut procédé à la destitution des chanoines augustins et à leur 
remplacement par des religieux p lu s  sûrs « envoiés  par  l ’Abbé 
de Sainte-Geneviève supérieur général de la  Congrégation de 
F ra n ce  p o u r  p re n d re  p o s s e s s io n  d u d i t  c h a p i t r e  et y  faire 
l ’office d iv in  ». L es  G én ové fa in s  s ’ in sta l len t  d o n c  à  Saint- 
Antonin.

Pour se loger et vivre en com m unauté , ils achètent cinq 
petites m aison s  contiguës à l ’église (ancien temple), s i se s  rue 
C ay ssac  et ap parten an t à la fam ille  de noble  de M arssa  (de 
la q u e l le  e s t  i s s u e  la fam il le  a c tu e l le  de  L as t ic ) .  Très vite, 
m essieurs les chanoines se trouveront trop à  l ’étroit et surtout 
trop  e x p o s é s  a u  re g a rd  d e s  p a r t i c u l ie r s  q u i  p e u p le n t  le s  
m aisons voisines, dont beaucoup, religionnaires ou nouveaux 
convertis « ne peuvent avoir que de m au vaises  intentions ». 
C om m e leu rs  co u r  et jard in  le u r  p a r a is s e n t  trop  e x ig u s  et 
e x p o sé s  à trop de  regards, i l s  von t  s ’em p lo y er  à  reprendre 
possess ion  de l ’em placement de l ’ancienne abbaye, transformé 
en p l a c e  p u b l i q u e  d e p u i s  1 6 2 2  p ar  la  c o m m u n a u t é .  I ls  
obtiendront gain  de cau se  à l ’is su e  d ’un long procès de trente 
ans, en 1691. Ils font nettoyer l ’endroit ,  e n le v e r  toutes  les 
anciennes fondations, enclore l ’espace  dégagé par un  haut mur 
e n  u t i l i s a n t ,  s a n s  a u c u n  s c r u p u l e ,  l e s  m a t é r i a u x  de  la 
vénérable abbaye. Le reste, sera jeté dans la rivière. A insi on a 
pu, en 1977, reconstituer une colonne de la nef de l ’ancienne



abbatia le  à  l ’a id e  de  tam bours  r e p ê c h é s  d a n s  l ’Aveyron et 
q u ’avait  s ign a lé s  Paul D arasse  en 1956. Une autre colonne 
a v a i t  p a r e i l l e m e n t  é té  r e c o n s t i t u é e  en  1 9 0 6  lo r s  de  la 
construction de l ’école Notre-Dame !

M e ss ie u r s  les  c h a n o k ie s  son t ,  m ain ten an t,  à  l ’abri des 
regards, dans leur grand enclos. A prè s  la révocation de l ’Edit 
de Nantes, ils ont retrouvé leur préém inence perdue depuis  un 
s i è c l e  ; le  n o m b r e  d e  l e u r s  f i d è l e s  a  c o n s i d é r a b l e m e n t  
augmenté et l ’église, ancien temple, s ’avère trop petite. On y 
a joute  un  ch œ u r  p o u r  le ch a p it re  e t  u n e  tr ibune p o u r  les  
n o u v e a u x  c o n v e r t is  en 1 711 . La  m a i s o n  c la u s t r a le  où  i ls  
vivent dep u is  1661 leur paraît, maintenant, trop m odeste  et 
insuffisante. Ils vont s ’employer à  l ’agrandir par l ’acquisition 
des m a iso n s  v o is in es .  De 1711 à  1753 , ils grignotent p eu  à 
peu, la quasi totalité du quartier en achetant seize m aisons, 
malgré la résistance opiniâtre des con su ls  et des conseillers de 
v i l l e ,  i n d i g n é s  p a r  l ’e x p a n s i o n n i s m e  de  M e s s i e u r s  l e s  
Chanoines.

En fait, l ’objet de ces acquisitions progressives n ’est p lus 
l ’agrandissement de la m aison claustrale m ais l ’appropriation 
de l ’em placement jugé nécessaire à la construction, au  centre 
de la ville, d ’un nouveau  couvent. Dès 1738, le prieur mage 
Arnaud soumet le premier projet de construction à l ’intendant 
Pajot. Le p erm is  de  dém olir  et de constru ire  est accordé  le 
4 septembre 1739 par « sa  grandeur » . Le projet prévoit une 
d isposition  en carré, avec entrée sur la  place du Buoc, place 
p rin c ipa le  de la v ille , et cloître intérieur bordant une cour 
carrée fermée, à l ’ouest, par l ’église (cliché n°3).

Ce premier projet supposait  acqu ises  les m aisons bordant 
la place du Buoc. Le Conseil de ville réussira à  faire annuler 
certaines prom esses  de vente, espérant ainsi l ’avortement du 
projet. Q u ’à ce la  ne t ienne ! Le p rieur  établit un  deuxièm e 
projet, de conception analogue, m ais avec entrée au m idi, rue 
S a in t -A n g e l .  C e tte  fo i s ,  l ’ in t e n d a n t  ju g e  p r u d e n t ,  av an t  
décision, de  soumettre la nouvelle proposition à  l ’exam en du 
Conseil de Ville qui, le  20 août 1742, émet un avis défavorable 
longuement motivé par des considérations d ’évident bon sens. 
On fait observer, en prem ier lieu, que cette construction est 
inutile : les chanoines qui ne sont que douze -  y com pris deux 
étudiants et le prieur qui n ’est jam ais là  -  sont très largement 
logés dans les m aisons q u ’ils possèdent déjà. On fait ensuite 
remarquer q u ’ « ils veulent bastir  une m aison  qui sera  p lus 
magnifique q u ’u n  pala is  ép iscopal » alors que les propriétaires 
des m aisons acqu ises  ne pourront trouver à se loger dans une 
v il le  où, disent-ils, les  logem ents manquent. Enfin, et parce



I l lust.  3. -  P r e m ie r  p ro je t  : 1 7 3 9 .  C o n c e p t i o n  t r è s  o r t h o d o x e  : c o u v e n t  ferm é 
s u r  l ’ex tér ieur .  A  g a u c h e  l ’é g l i se ,  a n c i e n  te m p le ,  a g r a n d ie  e n  1711 
p a r  l ’a d jo n c t io n  d ’u n  c h œ u r  t r a p é z o ïd a l .

q u ’on  sa it  b ie n  q u e  la  c a u se  e s t  p e r d u e  d ’av an ce ,  on  term ine 
en  s u p p l i a n t  l ’in te n d a n t  de  d é c i d e r  q u e  « l e s d i t e s  m a i s o n s  
acquises resteront so u m ise s  à  la taille ordinaire et extraordinaire ».

L e  26  ju i l le t  1 7 4 7 ,  c e  d e u x iè m e  p ro je t  e s t  a p p r o u v é  par  
l ’in ten dan t qu i n ’a  r ien  à  re fu se r  a u x  ch an o in es .  Il e s t  u n e  de  
c e s  « p u i s s a n c e s  » q u i  lo g e n t  c h e z  e u x  à  l ’o c c a s i o n  de  se s  
tou rn ées  a d m in is t ra t iv e s  o u  de  s e s  c u r e s  d ’ea u  de  Salet.

L e  pro jet, a in s i  a u to r isé  et d e v e n u  réa l isab le ,  e s t  en v o y é  à 
P a r is  p o u r  y  être s o u m is  a u  S u p é r ie u r  G én éra l  d e  l ’O rdre. Il 
n ’en  re v ie n d ra  p a s ,  m a i s  u n  t r o i s i è m e  pro jet, é la b o ré  p a r  un  
arch itecte  p a r is ien ,  le  s ie u r  D efran ce  qu i joint à  s e s  d o c u m e n ts  
« i c o n o g r a p h iq u e s  s u r  l a  M a i s o n  d e  S a in t - A n to n in  » ,  t ro is  
l o n g u e s  p a g e s  d ’ «  o b s e r v a t i o n s  d é t a i l l é e s  » q u ’ il c o n c lu t  
a in s i  : «  S i  o n  a  b e so in  de  q u e lq u e s  au tre s  é c la i r c i s se m e n ts  on 
p o u rra  s ’a d r e s se r  à  M r D efrance  a rch itec te  rue  d u  D a u p h in  v is  
à  v is  S t  R o ch  a la  d ern iere  porte  c o c h e r e  am ain  g a u c h e  au  bout



I l lu st .  4.  — T r o i s iè m e  p ro je t  q u i  s e r a  r é a l i s é  e n  1751.  L a  c o n c e p t io n  e s t  toute  
n o u v e l le .  L e  c o u v e n t  e s t  un  p a la i s ,  o u v e r t  s u r  l ’extérieur.

d u  c u ld e sa c  a  Paris  » .  M an ife stem en t,  ce t  architecte  p ar is ien  
n ’a  p a s  l ’ in ten tion  de  se  rendre  à  Sa in t-A n to n in  ! (c liché  n °  4).

L e  pro je t  q u ’il p résen te ,  qu i se ra  ex éc u té  à  q u e lq u e s  dé ta i ls  
près ,  n ’a  p lu s  r ien  de  m o n a c a l  : c ’est  le  type  d e  la  con stru ction  
c l a s s i q u e ,  b i e n  d a n s  le  s t y l e  d e  l ’é p o q u e ,  a v e c  u n  s e u l  
bâtim ent, a u x  l ign es  so b re s  et nettes, de  23  to ise s  de  lo n g  ,2>, 
9  de  large , 38  p ie d s  d ’é léva t ion  d e p u i s  le seu i l  d ’entrée  ju s q u ’à  
l a  c o r n i c h e  d u  to it ,  p r é c é d é  d ’u n e  v a s t e  c o u r  d ’e n t r é e  et 
d o n n an t ,  en  arrière, su r  u n  parterre  à  la  française .  C ’est  b ien  
u n  v é r i t a b l e  p a l a i s  q u e  v o n t  c o n s t r u i r e  M e s s i e u r s  l e s  
C h an o in e s  a in s i  qu e  l ’ava ien t  an n o n c é  les c o n su ls  in d ign és .  Il 
e s t  m ê m e  p r é v u  u n e  o r a n g e r i e  d o n t  s u b s i s t e  e n c o r e  
a u j o u r d ’h u i  l a  c u r i e u s e  c h e m i n é e  a u  c o n d u i t  d e  p ie r r e ,  
cy lin driqu e .

P o u r  ro m p re  la m o n o to n ie  d e s  l ign es ,  a d o u c ir  la  r ig id ité  
d e s  v a s te s  fa ç a d e s ,  l ’arch itecte  a p rév u  :

(2) Il s ’ag i t  ic i  d e  m e s u r e s  d e  P a r i s  o ù  l a  to ise  v a la i t  e n v iro n  1 ,97  m , t a n d i s  
q u e  c e l l e  d e  S a in t - A n to n in  é q u iv a la i t  à  2 ,2 6 7  m .



— u n  c o r p s  d e  lo g i s  p r i n c i p a l  e n c a d r é  d e  d e u x  a i l e s  
sy m étr iqu es  sa i l lan t  en avan t  co rp s  de d e u x  to ise s  en 
fa ça d e  p r in c ip a le  et de un  p ie d  se u le m e n t  en façad e  
op p osée  ;

- d e s  c o r d o n s  d e  p i e r r e  m o u l u r é e  q u i  s o u l i g n e n t ,  
horizontalement, les  étages et une corniche de  pierre ;

- u n e  g é n é r e u s e  d i s t r i b u t i o n  d e s  o u v e r t u r e s ,  a u x  
p r o p o r t i o n s  h a r m o n i e u s e s  d o n t  l e s  d i m e n s i o n s  
d im in u e n t  d ’é tage  à  é tage  a v e c  d e s  e n c a d r e m e n ts  de 
pierre de taille, beige au rez-de-chaussée et b lanche aux 
étages ;

-  des bossages  sur  les  pierres d ’angles, et les encadrem ents 
des arcades  d u  rez-de-chaussée. Ces b o ssages  n ’ont pas 
été  r é a l i s é s  et l e s  a r c a d e s  se ro n t  r e m p la c é e s  p a r  des 
fenêtres (cliché n °  5).

La  d isposit ion  intérieure obéit a u  m êm e souci de  rigueur.
En sous-so l ,  sem i-enterré, la cu is in e ,  le four, le  p u its  et les

Illust. 5. -  T ro is ièm e  projet : façade  su r  la  cour.

i m m e n s e s  c a v e s  v o û t é e s .  C e p e n d a n t  q u e  le s  a i l e s  so n t  
ré se rv é e s  a u x  lo g e m e n ts  d e s  p r ie u rs ,  m a g e  et cu ré ,  et au x  
e sc a l ie r s ,  le c o r p s  de  log is  central co n st i tu e  le  lo gem en t des 
ch an o in es  avec au  rez-de-chaussée  et au  prem ier  étage, une 
large et haute galerie sur  laquelle ouvrent les  d iverses  pièces 
e t  q u i  t ie n d r a  l i e u  de  c lo î t re .  P o u r  le  s e c o n d  é ta g e ,  u n e  
c u r i e u s e  d i s p o s i t i o n  a  été  p r é v u e  e t  s e r a  e f f e c t iv e m e n t  
r é a l i s é e ,  c o n t r e  le  g r é  de  l ’ a r c h i t e c t e .  L e s  c h a m b r e s  des



chanoines ouvriront sur  un  balcon étroit -  une sorte de rochelle -  
surplombant de p lu s  de 4  m  le plancher de la galerie d u  premier, 
à  l ’im a g e  d e  la  d i s p o s i t io n  a c tu e l le  de  c e r ta in e s  p r iso n s . . .  
(L’architecte ava it  fait rem arquer, avec bon  sen s ,  q u ’on aurait 
beaucoup  de m a l  à  atteindre le s  fenêtres du second  étage !).

U ne haute toiture, de forte pente, à l ’im age de  ce l le s  d ’Ile- 
d e - F r a n c e ,  c o u r o n n e  c e t te  m o n u m e n t a le  b â t i s s e  q u i  d o it  
a b r i t e r . . .  d o u z e  c h a n o i n e s  ! e t  q u e l q u e s  d o m e s t i q u e s  ! 
L’architecte ad m et  q u ’on lui d o n n e  le s  p roport ion s  en  u sage  
d an s  le  p ay s  !

La construction  co m m en ce  en 1751, date  qu e  l ’on peut lire 
sur  la c lé  d ’u n  so u p ira i l  de l ’a i le  ouest. Pendant les  longues 
a n n é e s  d ’é l a b o r a t io n  d e s  t r o i s  p r o je t s ,  l e s  s e i z e  m a i s o n s  
ac q u ise s  ava ient été d ém o lie s  et les  m atér iaux  con servés  sur  le 
vaste  em placem en t de  522 ca n n e s  carrées (3) a insi  dégagé. Si 
la  r é a l i s a t i o n  d u  g r o s  œ u v r e  s e m b l e  a v o i r  é t é  c o n d u i t e  
n o r m a le m e n t ,  l e s  a m é n a g e m e n t s  in té r ie u r s  n e  se ro n t  p a s  
e n c o r e  t e r m in é s ,  q u a r a n t e  a n s  a p r è s ,  en  1 7 9 0 ,  q u a n d  le  
chapitre sera  légalem ent d issou t.  La  belle  porte d ’entrée de  la 
cour  ne sera  posée  et vernie en  co u leu r  q u ’en 1770  ! La  ram pe 
d u  g r a n d  e s c a l i e r  ne se ra  m i s e  en  p la c e  q u ’en  1 7 6 9  et le s  
c h a m b r e s  d u  s e c o n d  é ta g e ,  s a n s  d o u te  j a m a i s  o c c u p é e s ,  
re steron t  b r u te s  de  d é c o ffra g e ,  s i  l ’on  p eu t  d ire . C e s  lon gs  
déla is ,  l ’indigente  légèreté d e s  ouvrages  intérieurs — p lanchers 
a u x  p o u t r e s  s o u s - d i m e n s i o n n é e s ,  c l o i s o n s  d e  c o lo m b a g e ,  
e sc a l ie r s  se u le m e n t  a m o rc é s  -  t rad u ise n t  T in su f f i s a n c e  d e s  
m oyens financiers p o u r  un  projet trop ambitieux.

C ela  dit et à con sidérer  l ’énorm ité  de l ’entreprise , on ne 
peut m an qu er  de  s ’interroger su r  les  m oyens dont d isp o sa it  le 
chapitre p o u r  s ’autoriser à  la  concevoir, d ’abord, et à  la m ener 
à  b o n n e  f in  e n s u i t e .  I l s  o n t ,  é v i d e m m e n t ,  e m p r u n t é  d e s  
so m m e s  co n sid érab le s  ici et là  : à  la Procure Générale de  leur 
ordre de Paris, a u  m arqu is  de Puylaroque, à  l ’hôpita l  de  R odez 
et à  p lu s ieu rs  r iches bourgeo is  et négociants  de Saint-Antonin, 
Castres et Villefranche. M ais  i ls  d isp osa ien t  a u s s i  de  revenus 
très co n s id érab le s  co m m e en  tém oign e  l ’état d e s  rev en u s  d u  
C hapitre  d re ssé  le 18  m a i  1790 , con trad ic to irem en t avec  les 
o f f i c i e r s  m u n i c i p a u x  d e  l ’ é p o q u e .  On y a p p r e n d  q u e  le 
ch ap itre  de  Sa in t-A n to n in  p erceva it ,  ch aq u e  an n ée , au  titre 
d e s  droits se igneuriaux , rentes et d îm es  d ivers, la  so m m e de 
35 .687  l iv re s ,  so i t  en core  q u ’ il so it  im p ru d en t  d ’étab lir  des 
équivalences, environ  25 m il l io n s  de  centim es ! L es  dépenses ,  
années co m m u n es ,  p ou r  la v ie  courante  et les  am énagem ents

(3) Une c a n n e  carrée  d e  S a in t-A n ton in  é q u iv a u t  à  5 .1 3 8 9  m ètre s  carrés. .



Illust. 6. -  
Structure 
interne : le 
plancher du 
second étage 
sera remplacé 
par une 
« rochelle ».

intérieurs com pris, les  rem boursem ents d ’emprunt, s ’élevant à 
14.000 livres, il restait encore de quoi au x  chanoines !

Donc, le  18 mai 1790, le chapitre est dissout. Il n ’a p lus 
que s ix  chanoines et p as  de  prieur mage. C ’est le prieur curé 
qui, dep u is  p lusieurs  années, gère la maison, sou s  le contrôle 
du vérificateur venu de Paris qui, deux fois par an, épluche les 
comptes. Très vite, la plupart des religieux présents profitent 
d e s  d i s p o s i t io n s  de la  C o n st i tu t io n  C iv i le  d u  C lergé  p o u r  
a d o p te r  u n e  v ie  s é c u l iè r e  c e p e n d a n t  q u e  le  p r ie u r  cu ré ,  
Georges Lasausse , devient curé constitutionnel de la paroisse 
et officier municipal. Il sera seul à  résider dans cette immense 
m aison quand, le 14 décembre 1791, les officiers m unicipaux, 
se  t r o u v a n t  tro p  à  l ’é t r o i t  d a n s  l ’a n c ie n  H ô te l  de  V il le ,  
décident de siéger désorm ais dans la « m aison des cy-devant 
chanoines » , rue Saint-Angel. C ’est cette occupation  illicite, 
longtem ps contestée par  l ’adm inistration  des D om aines, qui



lllust. 7 . - L e  perron  et la  porte d ’entrée  p r in c ip a le .  L a  r a m p e ,  tristement 
indigente, est  de  1840.

lllust. 7 bis.  -  La  grande sa l le  d u  rez-de-chaussée qui occupe  l’em placem ent
du réfectoire et du  chauffoir.



Illust. 8.  — L e  gran d  e sca l ier  et s a  r a m p e  d ’origine.

sauvera l ’im m euble  de la vente com m e bien national et, peut- 
être, de s a  perte.

D ès lo r s ,  ce tte  v a s te  m a i s o n  e s t  u n e  a u b a in e  p o u r  le s  
nom breux services, groupes, associations, adm inistrations qui 
von t  p ro l i fé re r  p e n d a n t  la  R év o lu t io n .  Y c o h a b ite ro n t  le s  
s e r v ic e s  m u n i c i p a u x ,  l e s  d e u x  ju s t i c e s  de  p a ix ,  la  G ard e  
N a t io n a le ,  la  S o c ié té  P o p u la ire ,  l e  C o m ité  P a tr io t iq u e ,  la 
Fanfare, l ’Atelier d u  salpêtre, le m agasin  à  vivres, la p r ison  de 
ville , tan d is  qu e  l ’appartem ent d u  prieur  m age sera  loué au  
juge de paix  Lacom be ainsi  que le  très beau  parterre. A ucune  
t r a n s fo r m a t io n  im p o r t a n t e  n ’i n t e r v i e n d r a  p e n d a n t  ce t te  
période d an s  la  structure intérieure de  la m aison, qu i n ’avait 
jam ais  connu  et n e  connaîtra jam ais  p lu s ,  une a u s s i  intense 
animation...



l l lust .  9.  -  S a l le  à  m an g er  d u  prieur  mage.

La f ièvre  r é v o lu t io n n a ire  a p a i s é e ,  il fau t  ré g u la r i se r  la 
s ituation jurid ique du bâtim ent et de  se s  annexes, objet, on le 
com prend, de nom breuses  convoitises .  C ’est  le but de  l ’arrêté 
préfectoral d u  2 juillet 1 8 1 1  qu i affecte ansi les  d ivers locaux :

-  au x  serv ices  m u n ic ipau x , le  corps  de  logis central ;
-  au  curé, p o u r  son  presbytère, l ’a ile  ouest  ;
-  à  la gendarm erie im périale , l ’aile  est et l ’orangerie.
C h acu n  des o ccu p an ts  ac c è d e  à s e s  lo c a u x  p a r  l ’unique 

porte d ’entrée d u  perron central. C ’est une sou rce  de  conflits. 
O n  c o n s t r u i r a ,  a lo r s  en  1 8 4 0 ,  l e s  d e u x  a f f r e u x  p e r r o n s  
latéraux qui subsistent encore, l ’un  pour le curé, l ’autre pour 
les  ge n d arm es .  D ésorm ais ,  c h a c u n  est  m aître  ch ez  lui et va 
s ’employer à  adapter les locaux à  son usage et à  sa  convenance.



Illust. 10. -  S a l le  à m anger  d u  prieur  m age  : l 'a lcôve  (1784).

Les longues et vastes galeries seront, s a n s  pitié, transformées 
en  p iè ce s ,  p resb y tère ,  s a l le  d u  c o n se i l  m u n ic ip a l ,  e sc a l ie r  
d ’accès  ; un  p lafond  sera  construit sur  la  galerie d u  prem ier 
é tag e  ; l e s  d e u x  g r a n d e s  s a l l e s  d u  re z -d e -c h a u ssé e  seron t  
m o rce lée s  en trois  s a l le s  de  c la s se  à  l ’u sag e  des Frères  des 
E c o le s  C h r é t ie n n e s ,  i n s t a l l é s  en  1 8 4 3 ,  en  e x é c u t io n  d e s  
c l a u s e s  d u  t e s t a m e n t  P e rre t  q u i  a v a i t  l é g u é  l ’a b b a y e  de  
B e a u l ie u  à la c o m m u n e  ; le b e a u  parterre  sera  transform é, 
p a r t i e  en  j a r d in  p o t a g e r  p o u r  le  c u ré ,  p a r t ie  en  c o u r  de  
r é c r é a t io n  p o u r  l ’é c o le ,  p a r t ie  en c o u r  d ’é c u r ie  p o u r  les  
chevaux des gendarm es !

Cette situation -  horm is le rem placem ent d e s  Frères par 
les  éco les  co m m u n ale s  en 1 8 8 2 , ce lui d e s  gendarm es p a r  le 
b u r e a u  de  p o s te  en  1 9 0 9  -  d u re ra  ju s q u ’à n o s  jo u rs ,  trop



longue période au  cours  de  laquelle  le prestigieux couvent des 
ch a n o in e s  de  S a in te  G en ev ièv e  su b ir a  d e s  tran sfo rm atio n s  
m ultip les  et parfois  irrémédiables. So n  aspect extérieur, après 
la  su p p r e s s io n  de  la  co u r  d ’entrée , en  1890, n e  se ra  guère  
attirant.

A  partir  de  1968, av ec  le  départ  de  l ’éco le  p r im a ire  de 
f i l l e s  p r é c é d é  en 1 9 6 5  de  c e lu i  d e  l ‘é c o le  m a te r n e l le ,  la 
« l ib é r a t io n  »  d e s  l o c a u x  c o m m e n c e .  D è s  1 9 7 1 ,  a v e c  la 
m unicipalité  Constans, interviennent les  premiers travaux de 
restauration  qu i vont s ’étaler su r  p lu s ie u rs  années. A p rè s  le 
r a v a le m e n t  d e s  e x t é r i e u r s  p u i s ,  en  1 9 7 2 ,  le  t r a n s fe r t  du 
p r e s b y tè r e  à  l ’a n c ie n n e  é c o le  N o tre-D am e, s o n t  p r o g r e s 
sivem ent réalisés les  travaux de  restauration intérieure avec le 
souci de retrouver, autant que possible, la structure originelle 
des locaux maintenant totalement libérés pour un  seul occupant, 
la mairie, dep u is  le départ du bureau  de poste en 1978.

D éjà  le  v i s i te u r  p e u t  a p p r é c ie r  le  trav a il  fait. P a s s é  la 
m a s s iv e  p orte  d ’en trée  a u x  lo u rd s  p a n n e a u x  so u l ig n é s  de 
fortes m oulures et son  perron élégant (la grille a  été p lacée en 
1840 pour rem placer la belle  grille L ou is  XV à  la réquisition 
de  1793), on pénètre d an s  la galerie claire du rez-de-chaussée. 
S o n  p lafond  à la  française , m alencontreusem ent a lo u rd i  par 
des corbeaux inutiles et inesthétiques, est  à  5,13 m du sol de 
b r iq u e  rouge . F a c e  à l ’en trée ,  s ’o u v re  l ’a r c a d e  d ’a c c è s  au  
vestibu le  du jard in , vest ibu le  su p p r im é  jad is  et non  rétabli, 
pour former une très grande sa lle  de ce  qui, à l ’origine, était 
réparti entre le  réfectoire av ec  se s  p lacard s  à vaisse lle ,  et la 
sa lle  capitulaire, ou chauffoir, avec sa  chem inée de pierre.

En reprenant la galerie, on accède  au b as  d u  grand escalier, 
l a  p i è c e  l a  p l u s  r e m a r q u a b l e  d e  l a  m a i s o n  e t  la  p l u s  
remarquée, pour l ’élégance de se s  proportions, la hard iesse  de 
sa  conception et l ’heureuse  harm onie de se s  lignes et de  ses 
teintes. S a  ram pe, exécutée en 1769, par  Tanarc, serrurier de 
C au ssade ,  a coûté 639  livres. E lle  a  éch ap pé  à la réquisition de 
l ’an  II m a i s  a p e r d u  s e s  f l e u r o n s  d o r é s  et la  p o m m e  so n  
p i l a s t r e  d e  d é p a r t  a u t o u r  d u q u e l  s ' e n r o u l e  le  s e r p e n t  
traditionnel, gueule  ouverte.

D u p a l i e r  in f é r ie u r  d e  l ’e s c a l ie r ,  on p e u  d e s c e n d r e  à 
1 an c ien n e  cu is in e  rétablie  d a n s  son  a sp ec t  prem ier  av ec  sa  
m onum entale  chem inée, son four, son  pu its  et son  pavage de 
pierre réalisé avec les m œ llons d e s  tâcherons qui les  avaient 
taillés. Près de la  cu is in e ,  les  lon gu es  caves  voûtées régnent 
s o u s  le  b â t im e n t ,  e n c o r e  e n c o m b r é e s  d e s  d é c o m b r e s  et 
v ie i l l e r i e s  qu e  le s  o c c u p a n t s  y  ont e n t a s s é s  d e p u i s  d e u x  
s i è c le s .  L à ,  l e s  c h a n o in e s  c o n se r v a ie n t  le u r s  p r o v i s io n s  :



m in ots  de  se l  d u  Poitou , su c re  d e s  îles ,  b arr iq u es  d e  v in s  de 
B o rd eau x ,  d u  R o u ss i l lo n ,  d u  L an g u ed o c ,  hu ile  d ’o l iv e  venue 
de  T o u lo u se ,  f ro m ag e s  de  S a s se n a g e ,  R oquefort  et Gruyère.. .  
L es  ch an o in e s  se  so ign a ien t  b ien  et le  livre d e s  c o m p te s  de  la 
m aison , co n serv é  a u x  arch iv es  dép artem en ta le s ,  est  é lo q u en t  : 
i ls  a im aien t  la  v ia n d e  de  bou ch erie ,  le  gibier, le  sa u m o n  frais 
et les  an gu il le s ,  et fa isa ien t  g ro sse  c o n so m m atio n  d e  tabac  et 
de  ca fé  q u ’i ls  ach eta ien t  p a r  qu in taux .

Su r  le p a l ie r  in férieur de  l ’e sca l ie r  s ’ouvre  a u s s i  la  sa l le  à 
m an ger  d u  prieur  m age , p iè c e  d ’ap p ara t  de  la m a iso n ,  décorée  
d a n s  le goût d e  l ’é p o q u e ,  cette  é p o q u e  d ’am o u r  de  la  n ature  et 
de  la m y th o lo g ie .  L e  p la fo n d ,  d é c o ré  en  s tu c ,  e s t  d iv i s é  en 
d e u x  p a n n e a u x  c o n sa c r é s ,  l ’u n  a u x  quatre  é lé m e n ts ,  l ’autre  
a u x  quatre  s a iso n s .  La  ch em in ée  en m arbre dit d e  M ontricoux , 
avec  s a  p laq u e  de  fonte représen tan t  les  N o ces  de  C an a ,  seu le  
r é f é r e n c e  é v a n g é l i q u e  d a n s  c e t t e  m a i s o n  r e l i g i e u s e ,  e s t  
su rm o n té e  d ’u n  t r u m e a u  a v e c  u n e  s c è n e  m y th o lo g iq u e  : le 
grac ieu x  G a n y m è d e  em p orté  v ers  l ’O ly m p e  par  l ’a ig le  Z eus. Le 
buffet m o n u m en ta l ,  en castré  d a n s  le mur, en bo is  d e  ch ên e , est 
un  rem arq u ab le  travail d ’ébénisterie.

L e  p a l ie r  s u p é r i e u r  d u  g r a n d  e s c a l i e r  d o n n e  a c c è s  à  la 
ch am b re  d u  p r ie u r  m a g e  q u i ,  a m é n a g é e  se u le m e n t  en  1784 , 
porte la  m arq u e  d u  s ty le  L o u i s  XVI, d a n s  s e s  m e n u ise r ie s ,  sa  
ch em in ée  et s e s  d éco ra t io n s  de  stuc . On y rem arqu e  l ’a lcôve 
en bo is  fruitier, u n  d e s  é lém en ts  de  la  b ib io th èqu e  d u  prieur 
a u s s i  en b o is  fruitier et b e l le s  ferrures d u  Forez, œ u v re s  d ’un 
m e n u is ie r  s a in t -a n to n in o is ,  J o s e p h  S e n c h e t ,  d o n t  la  facture 
s ’é l e v a  p o u r  l e s  m e u b l e s  e t  p a r q u e t s  à  l a  s o m m e  d e  
2.641 livres  11 so l s  3 den iers .  L a  ch am b re  d u  prieur  m age  et le 
c a b in e t  d e  t r a v a i l  a t t e n a n t ,  a u  b e a u  p a r q u e t  à p a n n e a u x ,  
abritent, d e p u i s  1 973 , les  très r ich es  arch ives  co m m u n ale s .

En  sortan t d e  la  ch am bre  d u  p r ieu r  m age , et ap rè s  avoir, 
u n e  fo i s  e n c o r e ,  c o n t e m p l é  l ’é l a n  d u  g r a n d  e s c a l i e r ,  o n  
p é n è tre ,  p a r  la  d o u b le  p o r te  L o u i s  XV, d a n s  la  g a le r i e  du 
p r e m ie r  é t a g e ,  p a r f a i t e m e n t  r e s t a u r é e ,  o ù  s e  t i e n n e n t  l e s  
s é a n c e s  d u  c o n s e i l  m u n i c i p a l .  L a  d e r n i è r e  é t a p e  d e  la  
restauration  devra it  perm ettre de  rétab lir  l ’intégralité  de  cette 
m agnifique ga lerie , a u jo u r d ’h u i  en core  am p u té e  d u  tiers p a r  la 
cage de  l ’e sca l ie r  co n stru it  en  1840.

Le se c o n d  étage reste  d a n s  un  total état d ’ab an d o n . Il en 
est  a insi ,  s a n s  a u c u n  doute , d e p u i s  l ’origine. O n  p e u t  y voir 
l ’étroit c o u lo ir  q u i  m a rq u e  l ’e m p la c e m e n t  de  « la  ro ch e lle  » 
d o n t  il a  été  p a r lé  p l u s  h au t  a in s i  q u e  le s  r u s t iq u e s  p o r te s  
d ’e n t r é e  d e s  c h a m b r e s  q u e  l e s  c h a n o i n e s  n ’o n t  j a m a i s  
occupées .



La dernière tranche de travaux  qu i va  com m encer  doit 
permettre de  rétablir les  galeries d an s  leur état prem ier par 
l ’ in sta l la t ion  d e s  b u reau x  de  la  m a ir ie  d a n s  le s  lo c a u x  de 
l ’ancienne poste. Extérieurem ent, seront rétablies le s  ba ies  
in fér ieures  de l ’a i le  est  et, e sp éro n s- le ,  seron t  en levés  les 
disgracieux perrons latéraux.

A lors ,  l ’an c ien  couven t d e s  G én ové fa in s ,  s i  lon gtem ps 
ignoré, l ’un des deux seu ls  témoins de l ’architecture du XVIIIe 
à  Sa in t-A ntonin  (avec la m a iso n  dite d e s  Sonnets ,  m a iso n  
Combes, construite par un chanoine du chapitre à  la même 
ép o q u e) ,  au ra  re trou v é  sa  m a je s té  p rem ière  et le  v is i te u r  
pourra p lus aisément imaginer la vie agréable que pouvaient 
mener dans ce palais lumineux les huit ou neuf chanoines de 
Sainte Geneviève qui l ’ont, pendant quarante ans, habité.

DOCUMENTATION :
- Archives com m un ales  de  Saint-Antonin M 197.01.
- Archives départementales ,  G  884, 896, 897  E T  1039.

ILLU STRA TIO N S :
- S tu d io  René Violle à  C au ssad e  (p lanches 1. 8 ,  9 et 10)
- C lu b  photo  Sa in t-A nton in  (p la n c h e s  7, 7 b is  et 11 ,  et 3,  4, 5, 6 

d ’après  les docum ents  d e s  Archives M unicipales) .

lllust. 1 1 . - L a  be l le  et c la ire  ga le r ie  d u  prem ier  é tage  : le  p la fon d  n ’a  été
construit q u ’après  1 8 6 0 .


