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IT.{TRODUCTIOT\T

Un livre sur TIBE'RET, ça peut paraître anachronique'

mais le passant non averti, aujourd'hui le randonneur' qul

s'arrête devant ce qu'il faut bien appeler des ruines' ne se

doute pas de ce qui peut se cacher derrière leur ombre'

è;; J" que je uui' tt'uytr de vous faire découvrir' sans

prétention aucune' qtt "t 
so.it celle de clevenir un historien

i"""i, J"* je n'ai.ni1'â.n" ni la vocation' pas plus que celle

de vouloir paraître comme "l'érudit du village"'

J'ai découvert 'fiberet dans ma prime jeunesse' mais

c'est en 1985, avec mes collègues de l'association Les Amis

cJe Cabrières, dont je fus le piésident de 1983 à 1990' et qui

;;"i, ;""t but la'mise en valeur et la sauvegarde du

patrimoine culturel .t histo'iq"e de Cabrières' que nous'

prîmes consclence de l'importance que pouvait. avoir

Tiberet. Nous nous occupions alors des moulins, mais nous

"o*pri-., 
vite qu'ils nlétaient pas 1à par hasard' et qu'il

fallait les rattacher au riche puttê d" Tiberet' Une tentative

mtf 
"*r.prise 

en 1989 lorsque, en collaboration avec nos

amis de- l'association Arts et Traditions Rurales' nous

pn[iia-., un chapitre sur- Tiberet ,et 
Cabrières dans les

dossiers "Les moàins de I'Hérault"' mais cela est resté

incomplet et presque confidentiel'

L'idée d'écrire sur Tiberet est venue en 2008 lorsque

mes amis Jean-Luc E'SPEROU et Piene ROQUES

ptep"*i"* leur livre sur "Ie's mines de Cabrières"' mais

i'.rt uprè, le décès brutal de Jean-Luc' fin août 2010' que

;" *" suis attelé à cette tâche par respect de la parole

donnée, en rassemblant d'abord des documents sur Tiberet'

en écrivant ensuite. C'est en son souvenir et en sa mémoire

q".:. lui dédie ce livre, tout en espérant que cet ouvrage

contribuera au respect et à la sawegarde de ces v.ieilles

pierues,qui pour certaines, sont encore en place deputs ptus

de huit cents ans'

NOTA
Dans les pages qui suivent, 1"-t.19.*btes entre parentheses

;ù; ;Ë;Ëi 
",ti 

u,r* to,t""t biblio graphi que s' p age 7 3'

LA LOCALISATIOJ{ GEOGRAPHIQIJE

LA DE PE}{DANTCE ADMNI STRATIVE,

LA PRESENCE HUMAIh{E
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LETOPONYME

TNE,RET. . .TIVE,RE,T. . .TIBE,RET

Le nom de Tineret est mentionng 9-un' le Dictionnaire-top-ogrqph:g".n de I'Hérault deE' Caron' citant

la mention de t323;"ïâa;; t" nat-u'àri aa"iiiri ài ai"ô'itz db Bâziers. ce même nom figure dans la

oubrication d,une,,l#:i":i"rî1pâîôr"rlrîil.i; ainsi que dans d'autres documents.
, 

Seron André soutou(3), ( [..:] ,,rr, .ioi, iiitr're textà;r-r32i q"i a induit I'éditeur à lire Tineret'

arors que re manuscrtr oiisùat, quu i,i'î*;;;;;"àii Àrriirii anfor:rt*entates de ta Haute-Garonne'

norte^nar deux fois Tiverei 1...1. cette';;r;i';;";tlià"pr*"lL-iii"à"tr*ent par un texte du cartulaire

o;,i' ki;; ;," ;; ër: il 
" 

ne, mai i u n, or, .p 
oi t a' c ar t e de C a s s i ni | . . .1.

" "iiJ*i':f:'i*'nrl:,Y:i:::nr":#:K?b;{::,i{;I:;lli*"n 
donc d'une elreur de recture ou de

transcriptiorr, t", .t urtËïËàn rr"rit.r otigittut"t étant rédigées en latin'

Le toponyme Tiveret serait donc à reterur'

Suite à une démonstration scientifique et

srammaticale magistrale, André Soutou pense'

;;;^ili;; Ronj"at, auteur d'une Grammaire

historique des parlers provençaux. modernes' que

te-mot'< 1...1 tiure, [ui, en ancien provençal et

;";;i dais'certains^ dialectes languedociens'

îàig"i tu tuf calcaire, ["'] remont.e légitimement
-à1r'iu:, 

1...i. tu pottàgt s,émantique d'excrois-
-roiiu à'"ti|' eit coipréhensible' puisque 

-les-"rî,uriri 
q"ti"tuffent forment un bourrelet minéral

qui augmente sani cesse de volume' Dans ces

ionditi"ons, Tiveret l"'l serait le continuqteur

;;;ri â, "tubereiu" (*)' accentué sur la
'rrottia*, 

syllabe 1..'l Dans "tttberetu,"' Ie B latin'

intervocalique serait devenu un V provençal-"fii**u 
"caballum" caval), avec p-assagg d", Y-irît'ti"iq"î 

â l, d'où la forme du xlf siècle

Tiveret 1...).^ 
I...f TivLret signifierait donc : I'endroit où il y

a du tuf l. '.1 >.

le tuf sur la falaise

une grotte dans le tuf

8..1. I'a,ppellation actuelle de Tiberet. Elle serait due, toujours selon André Soutou, < 1...1 à ta
cgnJusion du B en V, que I'on observe dans cette région occidentale de I'Hérault, et qui-doit être
francisée en Tiveret t...^] o.

. Cgttg explication très plausible peut se vérifier par des exemples locaux : à Cabrières même, avec le
p19 de Vissou et les tènements adjacents de Gros Bissou et De Tras Bissou et Bissounel, le pic de
Vissounel et le tènement de Bissorinel, le ruisseau de Valusière et le tènement de Baluzièt.r urr'Àêrrr"
endr.oit, le tènement des Valadasses prononcé Baladasses, idem pour Vallarade et Ballarade, la fontaine
de l'Estavel (Caspini 1770) et la iource de l'Estabel, ainsi {ue le village de Nébian t'out proche,
autrefois Nevian(r 3) 

lXVIIt. siecle).

Comment ne pas partager cette hypothèse

ouand on voit lei épaisses couches- -de 
tuf qui

ë**t"tt la falaise côté nord-est' déposées par

l'eau de la source qui jaillissait abondamment à

;t".ili é, et donnant à cet endroit un décor

surréaliste ?

le tuf, à la sortie du troP-Plein



LA LOCALISATION GE RAPHIO

Il existe une deuxième version de 
'appetation 

Tiberet : d'après l'abbé- Armand Farran(2)' le nom

Tiberet aurait une origine romaine. , nrrurrr, serait au *à*u,'d' r'ooi' de c-ertains' un domaine de

I'époque celtique qui-aurait changé son nom gaulois pou' 
'utu'i 

de Tiberet en l'honneur de l'empereur

Tibère, bienfaiteur de lavitte de Béziers, dontTiberet était-une dépendance >'

L'empereur Tibère, successeuf d'd;;;; ur:egnerr,,l't*pi'" 'omui''' 
d" \:.à 

37 après J'-c'

cette explication me laisse dubitatii: ,,ii y u bi.n .r, une présence romaine à Tiberet' elle a été de

faibre importance, compte tenu du p* a" ,rrureri.t trouvé a .L.1orrr' I1 me 
11mble 

que I'honneur fait à

Tibère se serait piutôt porté sur ra f""Æ qu'a été r";d;r* de cabrières' situé à i'7 km à vol

d,oiseau uo rroro_.J, a"iiuoo. Bn "r2^". "hat"u,r, 
.ite pu, ôregoire de Tours (v' 538-594) dans son

Histoire des Francsporu sa nr113 narticurièrement --*iiq"" "rii'un 
533 par les troupes franques' a

une origine bien urràri"rrr" à l,époqrr" mérovingie*., .ororne en attestent de nombreux fragments

d,amphores italiques , de tegulo, !7 dolium, a" "e'*iql"t' 
sigillées et autres' relevés par des

archéoiogues, au -oir* depuis 1g?0 ;;Ëqrr'à *1: periode assez récente (années 1980-1990)' et

démontrant ui,t'i ""t 
fo'te iÀplantation romaine et gallo-romaine' t

Enfin, une troisième version a récemment vu le jour sur re site intemet de la communauté de

communes du crermontais: ie nom a"^îiu"r", pourrait avoir un rapport avec les moines de saint-

Thibéry. cera me parait neu3rlb{t., .r "ontrairement 
a Jainr-Martin Âes crozes' Tiberet ne figure pas

dans l,acte de cession que fit Gu'lauiie, ur.o*t. d" Bé;;;;"aiuuuuy" de Saint-Thibéry' De plus' il

n,existait à cette époque, à Tiberet, qu,un château avec une chapelle, coûlme nous le verons plus loin'

carte de Cassini (1770-1772)

Tiberet se présente aujourd'hui
comme une grosse ferme aban-
donnée située en bordure d'un petit
plateau calcaire dominant le début
de la vallée des Pitrous, à l'altitude
de 239 m, au sud-ouest de la
commune de Cabrières et limitro-
phe de celle de Neffiès.
Une source abondante et pérenne
coule à une centaine de mètres
environ des bâtiments. Tiberet est
distant à vol d'oiseau d'à peu près
3,5 km de Cabrières, 2 km des
Crozes, 1,7 km de I'ancien château
de Cabrières, I,3 km du Mas-
Rouch et 0,7 km de Lauriol et du
Temple.
On y accède par un chemin de
terre, soit à partir du domaine du
Temple, soit à partir de la Dl5, au-
dessus du domaine de La Rou-
quette.

Tiberet : façade sud
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LA NÉPPNDAT{CE ADMINIISTRATIVE
LE PAGUS

Lorsqu'en 1878 Albert Fabre(l) écrivit ce qui fut la première histoire de Cabrières, il traduisit le mot

latin suburbio par pagus ou district, Cabrières en étant le chef-lieu et Tiberet en faisant partie. Par la

suite, et jusqu'ànos jours, tous les auteurs qui ont écrit sur Cabrières ont admis que < Cabrières avait été

le chef-lieu d'un pagus carolingien >>, dans la vicomté et le diocèse de Béziers.

Les pagus (pa7i) sont des circonscriptions administratives d'origine gallo-romaine, mis en place à la

fin du IV' siècle, et qui ont perduré dans le Bas-Languedoc jusqu'à la fin du X' siècle, à la
généralisation de la féodalité. Ils avaient à leur tête un vice-comte (vicecomes ou vicecom,ites) et un

Euôque pour les affaires religieuses, représentant les comtes de Toulouse en l'occuffence. À l'époq,re

relatée par Albert Fabre, Cabrières et Tiberet étaient inclus dans le pagzs et diocèse de Béziers (in pag^o

Biterreise [909]), traduit par des historiens modernes et reconnus, telle Claudie Duhamel-Amado(8),

comme le territoire du Bederes.

À la fin du X' siècle, les pagi sont devenus des vicomtés et les vices-comtes, des vicomtes, affranchis

dans de nombreux domaines de l'autorité du comte.

LF. STIBURBIUM
Claudie Duhamel-Amado(8) et d'autres historiens s'accordent, eux, pour traduire le mot suburbio

tout simplement par suburbium. Cabrières était ainsi non pas le chef-lieu d'un pagus, mais d'un
suburbium. Il en existait deux: Cabrières et Lunas, ainsi qu'une viguerie à Popian. Suburbium et

viguerie bénéficiaient d'une quasi autonomie en ce qui concerne la justice et l'administration. Il est à

noter qùe ces trois entités administratives étaient situées à la frontière du Lodévois et appartenaient à ia
zone d'influence des Guilhemides et de leurs descendants, les vicomtes de Lodève. Les suburbia sont

devenus des vigueries à la fin du X'siècle.
Le suburbium de Cabrières(8) est cité en867 (Gallia Christiarm) : <<fiscum homegianum, in territorio

Bitterrensi, in suburbio Caprariense >>, et en 870 (Histoire Générale de Languedoc) : < fiscum
homegianum situm in territorio Bitterensis, in suburbio Caprariense >>.F,n97I, Cabrières était devenu

une viguerie < in vicaria Capprariense >, cilation à propos d'une transaction entre évêques. En 990

Cabrières était toujours une viguerie '. << in vicaria Capprariense, monasterium Sancti Stefani que vocant

Trigano >, à propos de la restitution de domaines par le vicomte de Béziers à l'abbaye de Saint-Thibéry,
et lorsque le même donne à l'abbaye Saint-Aphrodite de Béziers le domaine de Fontès (Fontédit) : < ln
vicaria Caprariense, villæ quod vocant Fontedicta >>.

Tiberet (en bas à

gauche) : me sur la
vallée des Pitrous



TIBERET

T

Tel qu'il est décrit par Albert Fabre(r), Ie suburbium de Cabrières, placé sous l'autorité du seigneur du

même lieu, comp."nuit quatre châteaux dont celui de Tiberet, dix-neuf églises, chapelles ou couvents,

dont une chapeilâ à Tiberèt, plusieurs villages et hameaux, pour une population de 7 à 8000 âmes'

Vers le milieu du XIIé siècle, les Tàmphers s'installent à Tiberet. L'Ordre du Temple est une

puissance religieuse, militaire et administràtive, indépendante, qui n'a de compte à rendre ni aux

seigneurs ni aux évêques. Ces moines-soldats ont à leur tête un prieur dans les ''maisons secondaires", un

commandeur dans les "maisons principales" ou commanderies, et au sommet de la hiérarchie, un Grand-

Maître. Seul le pape peut intervenir en cas de non-respect des règles de I'Ordre-

Au XIV" sloctË, après la dissolution de l'ordre du Temple, des seigneurs de Tiberet réapparaissent et

se maintiennent jusqu'à la révolution :

1339 :le seigneur de Tiberet semble être le vassal du seigneur de Cabrières(l)

1490 :le seigneur de Tiberet fait un dénombrement en faveur du seigneur de Neffiès(l)

1540 : le seigneur de Tiberet fait un dénombrement contre les consuls de Cabrières(ll)

1605 : la Cour des Aides et Finances de Montpellier fixe le 1" ;uillet 1605 les limites entre les

territoires de Tiberet et Neffiès(r)
1610 : les biens nobles du seigneur de Tiberet sont inscrits sur le compoix de Neffiès(l)

1666 :les biens du seigneur de Tiberet figurent sur le compoix de Cabrières(ll)

1680 : Tiberet est dans le comté de Pézenas(r)

ITI1: Jacques Coste, consul de Cabrières, habitant le mayage du Temple-,-"lj.u9flutt Puech' aussi

consul, assistent à une plantation de bodules entre les territoires de Cabrières et Neffiès("

1740 :les biens nobles du seigneur de Tiberet se retrouvent sur un additif au compoix de Cabrières(a).

Depuis la révolution de 1789, Tiberet fait partie de la commune de Cabrières.

Cependant, en 1934, dans un projet très officiel de partition de la commune de Cabrières, Tiberet

devait être inclus dans le territoire de ia future commune àes Crores(s).

Tiberet (en bas à droite) : Yue sur la vallée des Crozes

L'homme préhistorique, pourtant présent autour de Cabrièr"r, n*ir-ent pour l'exploitation du
cuivre au moins 3500 ans avartt notre ère, ne semble pas s'être fixé à Tiberet. Ni fragments de poteries, ni
outils en os ou en pierre, qui auraient permis de déceler sa présence n'ont été détectés lors d" prorp""-
tions de surface assez rapides, il faut bien le reconnaitre.

L'abbé Armand Fanan(2) parlait d'un domaine celtique. Pourquoi pas ? Mais là encore, aucune trace,
aucun document ne permet de le vérifier.

Les romains etlou les gallo-romains, eux, se sont bien instailés à Tiberet, comme en attestent des
fragments de tegulæ (tuiles plates à rebord), de dolia (grands récipients de stockage), une anse
d'amphore, des rebords et fonds de vases, collectés lors de prospections sommaires ; un morceau de
dolium est même pris dans la maçonnerie de l'un des murs des bâtiments.

tessons romains

Dans son guide, Michel de la Torre(I0) cite des tombes wisigothiques ; effectivement, en 1985, alors
que nous nous occupions des moulins, l'ancien propriétaire nous avait signalé que, lors de travaux de
défoncement effectués quelques années auparavant dans le but de ,enot'r'n.ie, la vlgne voisine, plusieurs
tombes avaient été mises à jour. Suivant la description qu'il nous en a donné, il s'agirait pt,rtOt d"
tombes romaines dites en bâtières. Mais en l'absence de fouilles, aucune hypothèse tr. p"rrt être retenue.

Selon des textes du fX' siècle, il y avait à Tiberet un château et une chapeile, sans plus de
précisions' Comme on peut parfaitement imaginer que Tiberet, tel qu'il nous est parvenu, a été construit
et reconstruit sur ses propres bases, ce château ne devait pas être très important, et ses habitants peu
nombreux.

De la deuxième moitié du XII' et jusqu'au tout début du XIV' siècle, Tiberet fut occupé
pacifiquement par les Templiers. Il semble que-ce fut là son âge d'or, avec la construction de l'église etqes moulins. Comme nous le veffons plus loin, Tiberet n'étant pas une commanderie à part entière, il ne
devait y demeurer qu'une dizaine defrères.

,;

{

LA PNÉSENCE HUMATNB
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Une présence humaine est sommairement signalée du début du XIV" à la fin du XVI'

siècle par la citation de quelques seigneurs, sans que I'on sache s'ils y résidaient'

C'est à partir du XViI" siècle, avec la conservation des compoix, que I'on peut se faire

une idée plus précise de Tiberet : un château avec écurie, bergerie' pigeonnier' moulins et bassin'

Il devait donc, à côté des seigneurs, y vivre quelques personnes' dont au moins un meunier'

compte-tenu de la spécificité de cette profession. cette situation perdurera jusqu'à la Révolution

de 17gg. Tiberet fut al0rs vendu comme bien national à deux propriétaires, ce qui entraîna son

déclin pour quelques décennies'

Il fallut attendre la première moitié du XIX' siècle et sa reconstruction dans sa forme

actuelle pour que Tiberet r"pr.nn. vie. Dès lors, plus de château' plus d'église' plus de moulins'

Tiberet était devenu une grosse t'erme ou domaine viticole (il y avait un pressoir à la place du

chæur de l'ancienne égliJ). Une famille y vécut, et ce jusqu'à sa réunion avec le domaine du

fôt". À compter de ce moment-là, plus personne ne vécut à Tiberet'

À proximité immédiate du site, on ne trouve aucune trace d'habitations, soit indivi-

duelles, soit regroupées en hameau ou vi[age. Seures subsistent res ruines de la bergerie et du

plgeonnler

ruines de la bergerie

Ainsiseterminecepremierchapitre,volontairementgénéraliste.

L'histoire de Tiberet sera à présent abordée par thèmes dans les chapitres suivants'

LE CHATEAU ET SES SEIGNEURS

CHAPITRE

LES TEMPLIE,RS

L'EGLISE

StrCOND



LES TEMPLIERS

L'ORDRE, DU TE,MPLtr

LES TEMPLIERS À TtepRET

L'ordre du Temple fut fondé à Jérusalem, par Hugues, originaire de

Payns en ChamPagne, et huit ou neuf autres Chevaliers Croisés, qui

suivirent GodefroY de Bouillon lors de la Première croisade. Ils s'aPPelèrent

d'abord les Pauvres Chevaliers du Christ et firent væu de défendre les

pèlerins et de protéger les chemins menant en Terre Sainte. Ils Prirent le nom
croix pattée

de Chevaliers du Temple lorsque Baudoin II, roi de Jérusalem, les installa

dans un palais attenant à l'ancien temple de Salomon. En ll27,le PaPe

Honorius II leur accorda son agrément offlrciel, et en 1128, le concile de TroYes,

réuni par le futur Saint- Bernard, confirma f institution et la dota d'une règle très

stricte : væux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance

L'Ordre comprenalt quatre classes les chevaliers, qui devaient être nobles, les

ecuyers, les "frères lai" et les soldats Les chaPelains et Pneurs formaient le clergé

de I'Ordre. Le Grand-Maître, élu comme tous les dignitaires, avait tang de prince.
l'Église:

En 1163, le paPe donna aux TemPliers une place privilégiée dans

ce devint un ordre religieux et militaire. Hugues de Payns en fut le Premrer Grand-

Maître. Il parcourut alors l'EuroPe chrétienne recruta des moines-soldats et récolta

de nombreux dons en esPèces et en biens immobiliers.

Les TemPliers formèrent, en Orient' I' avatrt-gwde des armées chrétiennes; ils

Participèrent à la défense du roYaume franc en Terre Sainte, organisèrent le

commefce avec l'EuroP e et gérèrent les finances des Croisés. En Occident, ils

devinrent de grands propriétaires terrtens ; ils s'enrichirent encote davantage en

devenant les banquiers du paPe, des rois, des Princes et des particuliers'

Leurs t emPles, véritables forteresses' constituaient des coffres-forts inviolables'

À la chute du roYaume franc de Jérusalem, ils se rePlièrent sur les commanderies

d'Europe et le Grand-Maître établit Ia maison chevêtaine au temple de Paris, où le

roi de France déposa le trésor royal dont il confia la gestion aux Templiers.

À court d'argent, le rot de France PhiliPPe IV le Bel fit arrêter tous les

Le gonfanon bauseant Templiers de France le 13 octobre 1307 au nom de l'Inquisition et sous les

eccusations d'hérésie, d'aPostaste, d'outrage à la personne du Christ, de rites

obscènes et d'idolâtrie'

Le pape Clément V fit comparûtre l'Ordre devant le concile

de Vienne, et le 3 avril 1312, en prononça la supPresslon avec

attribution des biens à I'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de

Les Templiers se sont établis dans le Bas-Languedoc vers 1150-.4otamment à Pézenas. C'est
probablement à cette époque, on ne sait ni pourquoi ni comment, qu'ils s'installèrent à Tiberet : en effet,
l'église qui leur est attribuéeo est mentionnée pour la première fois en 1167.

Si leur souvenir s'est perpétué jusqu'à nous avec le domaine du Temple qui a conservé le nom de ses
anciens propriétaires et fondateurs, nous devons à André Soutou(3), grâce à un article publié en 1972,la
découverte de leur implantation à Tiberet. André Soutou puise sei sources dans uni charte de ll84
publiée par Clovis Brunel. Cette charte indique qu'à cette date il y avait à Tiberet un établissement de
Templiers relativement important. Il était qualifié de maio (maison), la maio de Sancta Maria de
Tivereto et avait à sa tête un prieur, c'est-à-dire dans ce cas, un commandeur local, assisté de quelques
frères ou donats .Cette charte indique encore que le membre de Tiveret était rattach ê à la commanderie
de Sainte-Eulalie de Cernon (Aveyron), par I'intermédiaire de la commanderie de Lodève.

Toutefois, dès le début du XIIf siècle et jusqu'à la disparition des Templiers, la Maison du Temple
de Tiberet semble ne jouer qu'un rôle secondaire et n'être qu'une dépendance de la commanderie de
Pézenas, coûlme en attestent cinq chartes (actes de donations) datées de 1224, I23g, 1242, 1246 et
t307.

Deux prieurs sont nommés dans ces différentes chartes :

1184 : 8., prior de Tivereto
1242 et 1246: Frère Déodat, précepteur du Temple de cabrières.
Les Templiers, moines, soldats, défricheurs et cultivateurs étaient aussi d'habiles bâtisseurs :

à Tiberet même, ils ont édifié, dès leur installation, une église monumentale pour cette époque et ce lieu,
ainsi que trois moulins à blé superposés, alimentés par un très ingénieux système hydraulique presque
entièrement souterrain.

Un peu à l'écart du site, au lieu-dit
actuel le Plan du Pigeonnier, il peut
leur être attribuée la construction de
ce que I'on appelle aujourd'hui le
pigeonnier et ce, depuis au moins le
XV[" siècle, et qui devait être alors,
compte tenu de sa structure parti-
culière, une tour de défense avancée
ou de guet, réutilisée plus tard.

ù
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Jérusalem, devenu plus tard l'Ordre de Malte'

Mais entre-temps' le roi de France avait déjà fait condamner

les Templiers, soit i l" prir"" à vie, soit pour. l. qlYt. grand

nombre à être brulés vifs. Parallèlement, if avait-saisi tout le

numéraire accumulé o*t tt' Temples' et occupé les biens des

Templiers qui ne furent restitués aux Hospitaliers que contre

paiement de grosses indemnités.

sceau des TernPliers
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Hors du site de Tiberet, en contrebas {u p13tear1, il ne fait aucun doute gue les Templiers sont à

'oris,ine 
de ra construction de la ferme o., aooilio. au r"mpËtÀti r"t les terres oui leur furent données

en t1+zpar re ,"ienJui Cuirn.- ae cuuriéi;;; a;, ru pur5iJi"";; ffi; u;in âes crozes. lls avaient

érabli rà un domaine viticore, et qui l';;ï;;ô.E uto.r'q,r"iË-r T;;;4. Tiberet étaient destinées à la

*Tffi.fi:;,"si'Ji 
noter que, en r664,ilexistait au Temple un moulin à huile, sans que l'on puisse

affirmer que sa construction remontât aux Templiers'

le Temple : façade PrinciPale

moulin de Garel : la trornpe,

ou puits de mise en charge

moulin de Garel : le canélou,
ou conduit d'arrivée d'eau dans la salle

Les Templiers seraient également ies très probabies constructeurs, pour sa partie la plus

ancienne, du moutin-;ï;'.;Ërdure d,r-"ruirr"ui o.r pitro*r^ti" àiiti"' ie Garet\"'du nom de la

famille à laquelte il appartenair depuis #;;t* Ëinil';i#; til'lù;;;1u I'n a" ff' tiètl"'

En effet, tu 
"orrrlfir'.iion 

en uo^ût", ;Ëôæ.s et la.présence d'une trompe (ouits de mise en

charge) sont autant âe similitudes avec'rir"rfrà'"iù. ;;îiiii;i ài-a.t-ào"lins'situds orès de Sainte-

Eulalie de Cernon, construits, 
".r*, 

u.r." i!;it*i;;ùt t"s r'"âiiiJË D; pG' 
"" -oulin est cité en

t'Tn"comparaison 
des cadaslles de 1833,et -1e,?I"T^'L{.?llT:î"q}-nï'"îi'li*"Ïlul:iffi:

a été adossée au mourin primitif .nt . àïaéi" àut.ir. ce mourin a été^également rehaussé, comme

;id;ig"e I'appareillage en pierre côté ruisseau'

t9

moulin de Garel : façade côté ruisseau des Pitrous



Au nom [e d)iuu, ['an ofe l'gncarnafion MCCX.X.7Y, au moîs

ohurtI

moulin de Garel : vue partielle de la salle des meules

moulin de Garel : les meules en Place
Fonds de l'Ordre de Malte, Pézenas 9 n" 19 - 1224

Dans re cadre des recherches menées sur les mourins de Tiberet entre 1985 et 1989, Aline

historienne, a proposé une transcription en luti"' ,rri ti" d'une traduction, des cinq chartes relatives

tto|:iff#âli*Tl'ff;r, 
d' rond de Marte déposé aux Archives départementales de la Haute-

ù"è .ôpié dè le,r traduction est reproduite dans les pages suivantes'
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Moî, lean ofes Crozes , ûau{e o{e fuervais o{e Siqnac, ef moi, tsernaroHc
Neirano, 6aufe fu Qut{ûem /t Co6riènt, ou nori /, ces o{eul seîqneuu,

Çuifïem /etahrièru ytour Bernarohfe Neirano ef heruais [e$iqnac ytour
gean rfes Crozes ,enserh6fe, mantfes par fesolifs sefqneurs ef en feu/lieu el

fikce, ofe 6onre foi ef sans fromherii, nar cef îns/rumenf nernéfue(emenf
'mlirfe, ,ou, o{oirow ef conc,|tns en'acahte au Temp{e It hétt ot ef à foî,

frère 0éoo{at, aqîssanf au nom /e kolîteinai:on, ef d fous {tt franu It kolîtu
'maison 

ef à au/conaue, sauf saînfs ef cûeualiers, à aui fe nrécinteur /e ktrfe
maîson {, Annur^'ou ohiu aufre manîèle f'artanha nlurvrl arc ceffe nenfe

ou mîse en qaqe soîf faife auec f assenfimenf ofufifs selanruu lu /u, {eurs, à

sauoir unulrilru le fewe auec foufes ses iliFtenfantu lont k haroisse ofu Satrf
Martin r/t, C**r, El[e confronfe /un laU k uore afknf /e Caïriàru à
'lî6eref, ïe l'aufre f ûonntui /o f3au[03n, t{u froisième, f ûonnen, fualif
Qeruaîs, Pour ce fon, nous recnnnnr$nnt auoir eu ef reçu au nom /esÂfs
seîqneurs le foî, frère'tlént{af, r{ouzu sous mefqoriens facafife, Ef nous te

n/omeffons aue'fesrtfs seîaneurs onf concérliTeffe hièce tft'ftrrt
tnernlfuefer]enf 

a kfite*ti{ice aui k fienïra et iotsée{era en haîx ef sans

'roifrrf, : au'îfs /efenfronf touiolrrs fartfe maiso], no, {t froi/coifre toufe

tontrwinh le fek sonft onri lrronf auefaue ruaL fartn maison se frouuaîf
/e otroit otapwséo{ée ou slt[litu, ift 

^ouritroLdo/t 
{es frais nécusîtw 

lta.r 
fe

hrocès ef fbufe k c6ara'e /us t{ommaaes au'î{s resfifuàronf à kÂfe rhatson

'inféqrofr*rnf i qu'ifsJn'ironf fias à funtlnfrt t{e cii acfe ni ne feronf alhr
,or7r, har auefiue occasion du t{rotf aue ce soif ef ne feronf rîin aui ne renle
cef ac/e roit{u tlt ftr*e, hrtfe Milile e[onnera à'iamal ,n ur^oL nour kotfe
pièce ofe ferre au'seîqneur hentaîs ef aul siens unlefrer /orttt /oui [tt 

^ns 
à k

'Soirf-Notoîre efilu seîqneur 6uîfûem ïe Cahriares ef at/ sîew une émîne,

Ef moi, Bemar/fe lrl/iroro, au nnm ef pkce fe 6ui[6em le Ca6rièrw,

ftiqneur, i'affesfe, concèîe ef confrrrne à krtfe Milice ef à foi, frère Oeolaf,
o/ioorf'un ton nnm, que Çutfûem f" Coûrtèr* ftenf e{ery paiftu ft ntft
iiatu ft tewe en rttf ti, fanf queseîqneur liqe ef ie reconnat que i'aî reçu /e
'foi,.fror"oéolai, in no* f,lfrt ttlgnuur âurfrem fu c^6rilnt/, {t foiit*1ttt
infegral,

les fémoins nn : Quî{6em t[u Pîqnon, Qut[6em Aquira, Berfranî
Suirau/ef flunaulAfafret nofa/re puûlic /nspirïn, qui, mano/i, a réfigé
ceffe c6arfe,

Seîgneur MCCXC91, louîs régnanf,.t'an ofe {gncarnafion le Nofre
au7 iles e{aurt[

Fonds de l'Ordre de Malte, Pézenas 9 n" 20 - 1239
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l'an cfe f gncarnation /u yun6' MCCXtyg' t'ouîs régnanf et fe 4

o{rs nortt /octo{'ye,

â:,rt:xa;:l,tîr*;f;:Hhfx'f;tW;f 
'^Tr#jîÏ'#'r

moll
acfe,

!'an le fgncarnafîon du uer6e MCCCV9L Phililtlte roi le france régnant, fu g fet nortt fe man,

, Aue chacun sache que moi, Pons /e Saîn[ Priuat, /amoiseau /u casfrum /e Neffiè:, par moi et far.tout met

héritiew viuanfs et fow met succerreurs présents ef à venîr, mu fiar un rcnfiment de pîeuse dévotion envers la sainteté

/e {a mifice /u'fempfe [e ?érenar et. /e se: t'rèru, rans fromperie ni rure, n'éfanit a6u:é, forcé, trompé ou poussé

har hertlnne mais /e ma hronre et fi6re uofonté. con/uif nar' une crainfe reliaieuse intérieure. auec et'har ce' nu{tfic

'inrf'rr*rnt pfuirururf ,ot/r'rorntenanf et à iatmait, p knne, ,alu ut' ,onr/[u, et ltar un {ifre fe tinlcère folnation

aBBe[ie /o'nafion enfre vîuanb, ie remets el Ë /éfaisË enfièrement à h/ife mairor' /u 'Ïemn{e [e Pézenar et à foi,

'i***//t O[iuarî0, /omo*rlu, prorurof"ru, /, ué,né.rat{e et re{îqieu7 reiqneur Quifhem h Cortdnou, ,huuafîrr,

précepteur de fa/ite maison, kquife procrration efi atfetfée par burorf 
"/u 

Puec6, nofaire soutrtt, ur fa foi lun
'inilr|ment 

puft{ic /e k main'/e mtaître Bermon/ /e Puic6, notaire roqa{ /e ?ézenat, mentîonné en avanf-

/ernière [|ne auant.[e:einj /e cef acte,.à ['entière.et perpétue(e [ttteile /u/it relneur fréæfteur ef /e set

rucceueufft à rauoir r{euV rctiers d'orqe ou de cens ou d'uvqe que ie fierçois ef auanf moî mes firridéceyeurs eurenf ef

/urenf.auoir ctalue année à fa S'ainf Nazaire s.ur {^ i*U; It Catrièru qui apytarfiint à fa/ite ma*on /u
Temnle de Pézenat. A toi ef à ceux au nom /esaueh lu a'air. îe fab cetfe krollo, e[ concession har sîncère

/i:lt|ifion el uraie affict'ion ,t ,n ,oiron /, nsafirsluV terr)irrl o/rtq*rt ,t d,irinférurés /onf 1e te:u*tre/eua6rt ef

[onl uout uour êfer cûarqés autret'ois à ma p{ace .C'e:f pourquoi par moî ef ltar fou, fer iniunr, ie /onne, cè/e,

trawt'ère ef cont'ie à feriétuîfé el /e t'açon iirévocat{e oiv tut/i* fàufet fu acfîonr eniuttiæ réeffi e( 
ltersonneffu,

corltore[u ef non corporefe:, orrtnaires ef eVfraorrtnaires, ufi[es ef /îrectu (parciaàt;a c7ftci), ef miiVfer ef foutet

[e: au.lre: ef fouf /roîf qu!'ai, lteuf 
e{ /ob auoîr /e 

luefque 
manière ye æ tàit:u, (errtû /eu/ rcfîers /'orge /e cens

ou d'usaqe ; ie décide ef constîtue les susdib nîqneun ef procurafeur sltécîau7 en ltleîne ltroltrîéfé ef ie ueul ûucune

suhtififé"ou"amtiqiiifé /e /roit ne uienne ,ùr, qutQit oïsfacfe t 1e'concè/e oi7 tur/it'enfière'ficence ef pkin:

(touuoirs p* tti*rt, /e uotre froltre aufoçifé,'sani ourrru rér,/o*ofion à f'a,uenir /e mo parf ou /, q'rr[qu,

Pe$onne, iuqe, cour ou eVfiert en froît, rant aucune o61ecfîon ni aucun empêchemenf ni aucun arhifraire, uour
'entrez, pieiez, oïfenez ef'conrenez ytfeîne possetrion àrporr[u, par moi eif {es miens, ie ne m'affranchirai pat

/et/ib.kuV ntiuryury'à ce.que wus en ajez pris /roift,'1to::wsioi corpore(e uf ,on roilroruff, i en clntéquencie,je

cowidère mes droits natureh ou ciuîk de hronrié{é au nom des susdib hrécaires et comme înexisfan&. aue[e au'en

soit fa source, (interpréfafîon ef fo ,o*o'r. hu ,onlraire, ie renonce'ut ,u /e*ut tolakmenf le U*L yroo|ri*
ciuîfe ou na{urefe or) /e fuuf ce qui rerenhfe a un [roif /ipropriéfé concernan'i ,et [euV refien /'orqe e{ leur [roit:
e{ a((tar{enances afferenb ,t ulou, k tranfère /, pt i, }roil t r'rn /eret * le1r*ilk *.p{enirnt, moî-même

comme {er mien!, et vous en inuesfi entièrement le plein fiat, Et, t'i[arivait que fe monhnt le k 
1tÉsen{e 

/onation e4cè/e

,oo aurcî 0u rlfs,je ferai en nrfe 
1u'î[n'en 

soif 6en. Etje reconnais queje uous ai faif ceffe donafion en /ivers femlts et sommes

yi nbTcè{enf pas {e montant us/it comme {a reûgion et fw foîs fe :fipufenf 
4e 

rcnlnce aul 
fr0rri6[n 

,æoun, cerfain /u t'aît et

encore p{us enfièremenf cerfaîn /u /roif, insfruif par fa foi qu'une /onafîon e7cé/anf fa sus/ite slmme ne tew 
f]ûs 

uaktfe sans

eTor/e lu :eigneur ou /u 
ltréceltteur 

et ydfe wf révoca6{e si e(e /épasse ou ne respecfe pas {e monfanf fi7é par fa k, à savoir i
ltar eVanltfe fe /onateur t'atf /on /e tout ce qu'i[ a , fa foi :ur "[a reconnaissance" formufe cfairemenf que {a /onafîon {oit être

rwoquée i k ûénéficiairc cawe on foor/prErfræ au /onafeur ije renonce (gafemenf à fouf autre /roif canon ou cîvîl) écif oa

oraf, /ivi, on 6omain, générafou spiifue( ou commun 
frésenf 

ef à venir, ytar feyefje pounai m'oltytoser à ce /on i an oufre,je

ltrome(s 
ary sus/îtt, sous {ohrtgafion af f 

@pof[tèqua 
{e fous mes 6iens af {a répau{îon /u fuptntet occaionnées par fouf

1tr{u/iæ, nofammenf fout ce qui concerne fe frlcèr, yejanairje n'îrai ou t'eraî al[er à fencontre [e tou{ cecî en firant

argument [et /roiî sus/ifs ou /e qu'e(e qu'autre manièrc que ce nit Etje n'ai faif, ni ferai, ni ne consenfîrai à t'airc et ûre rien

quî ne ren/e cet ncte perpéfue(ement ratif| reconnu ef farme, Ainn, les maîns sur fes quatre sainfe: Euangib,jejure

so{ennel[ement sous nnnent /e renonciafion à fouf /roit comme /e non homferîe, quej'oûseruerai, rcryectefaî, fîen{rai ef

accompfîraî ceffe promesse ef 
1ue;/e 

ne feraî ni ne t'erai faire rien quî îrai à son encontre.

'Fait à Neffiès en 
1trésence 

ef témoignage /a seigneur Bérengu, /t Puerû, prieu, /e Nitts, /e tsuengw /e Puæ6,

/amoîwu /e Nîzas, /e Pont /e Saînt ?riuat, /am*eau, f li /u/;t ?ont, fe Simon Auger, [e Fons Sauefier îe Naffiès, ef /e

moî, Ouran/de PuecÂ, notaire rorlat prhrtc fa Péænas, qui, requis, a ragu cef acfe. A mon four, moi, Qui[Iem Çu;, cferc {e

Péznu,i'ai ri[!é *tf,,Âort ,f"*oi, Onran[/e P*ri, notoin.r/iti'ai sounrif ef s$né,

Fonds de l'ordre de Malte, Pézenas 9 n" 2l-1246
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L'EGLISE

r

IX*, Xt et XIe siècles

Dans la description du suburbium de Cuuiéi"r, telle qu'elle est faite dans l'-Élfsroire Générale de

Uiiuiao,r, sur les Ji"-"JJeéiises, chapeiles.ou côuvents qui le comp"*tf1!.ï,i:.t-1i^::Tle à être

qualifiée de "chapelle", nondéâiée. Les dix-huit autres p.ortgnt le nom d'une samte ou d'un sarnt' 
"=-if , ugirrait sdnsîo'gte â'u"e petite crrapgrià privée,'incluse dans le château dont il est questioldans

tu *c--*"" à"rlttption. Il ne reste plus rieïd. .ètt. chapelle, l'église, décrite ci-dessous, ayatt dû être

construite sur son emPlacement.

ll67
Comme nous l'avons vu, l'église a été construità par les Templiers dans.la deuxième moitié du KI'

,ie.rè. ô;àst piobableÀentâ ceite date qu elle fut 1ËrminSe 
et c^onsacrée: le 5 mars 1167' Guillaume,

évêoue de Béziers, unit Notre-Dame a. fi"o"t (Ècclesiæ Sanctæ Marice de Tivereto) à l'égiise de Saint-

uariin des Crozes(6).- ^ 
c;"rt, dans l,état actuel de la connaissance des archives, la première fois que l'église est ainsr

Il ne reste de cette église O;;â mur presque entier, le
mur nord, et quelques substructures du chæur et du mur sud,
mais cela est suffisant pour comprendre et imaginer ce que fut
cette église.

Le sol a été creusé et nettoyé, laissant apparaître une
assise naturelle, terre et tuf, mais aussi les fondations de
l'église ; seuls traînent ici ou là quelques morceaux de pavés
en terre cuite d'une épaisseur de 3cm environ. Le plafond était
voûté, comme le laisse deviner la demière rangée de pierres
de ce mur, légèrement inclinée vers l'intérieur. Les murs
étaient construits en parpaings de pierre taillée dans du
travertin sûrement exploité sur place. Une comiche aussi en
pierre de taille, encore visible sur ce mur, devait faire le tour
de l'église. Quatre colonnes cylindriques dont I'une nous est
parvenue quasiment intacte, deux dans la nef et deux dans le
chceur, surmontées d'un chapiteau à décor de feuilles, avaient
pour fonction, outre leur aspect décoratif, de porter deux arcs
doubleaux destinés à soutenir la voûte.

La porte d'entrée devait se situer à l'ouest, face au
chæur, comme dans presque toutes les églises romanes ; la
petite iorte actuelle, tôujours dans ce mêrne mur, qui semble
d'origine, devait avoir une fonction secondaire. Dans certaines
églises, ce genre de porte est qualifiée de porte des morts, car
elle donnait directement sur le cimetière attenant à l'église, ce
qui pourrait être le cas à Tiberet, \'r.r la configuration des lieux.
Toujours dans ce même mur, des remplissages maçonnés en
pierre tout-venant, contrastant avec le bâti d'origine et proba-
blement effectués au XIX' siècle, laissent à penser qu'ils ont
été réalisés pour boucher une ouverture, peut-être munie d'un
vitrail, ainsi que l'accès à une chapelle latérale formant le
transept de l'église. Sur la façade extérieure, on peut encore
voir des pierres taillées encastrées dans la construction et
disposées en forme de toit à deux pentes, qui auraient pu servir
de rive au toit d'une chapelle. Le même schéma devait être
reproduit dans le mur sud dont il ne reste de cette époque que
les fondations.

L'abside était de forme polygonale à cinq pans, encore
bien visibles. Enfin, les murs intérieurs étaient entièrement
recouverts d'un enduit et peints avec des motifs ocre jaune et
rouge, comme on peut encore le voir par endroit. Cette église,
à la nef presque carrée, avait des dimensions intérieures
conséquentes: environ 9m dans I'axe nord-sud et 15m dans
l'axe est-ouest.

nommee.

1174

I - Dans un texte du cartulaire d'Aniane et de Gellone, il est question de l'église Sancte Mariæ de

TiveretQ).
II - Le même cartulaire rapporte le testament d'une certaine Dame Galburge, veuve.de Raimond de

Saint-pons fa" rvruultri."rj;Ëi;a;"i elle lègue, parmi unernultitu5{e,de pelsonnes et d'établissements

ecctésiastiqu"s, t ois râiGr''s â-e bié à 1'églir" Notrêloame {e Jiv3.reii'}:::!:::irforct, Marie de Tiveret

alia tria). Une de ses fitlles, Béliarde, épousera le setgneur Guraud de Uaorreres

rl79
pierre Raimond de portiragnes lègue la quasi-totalité de ses biens au prieuré de Saint-Marie de

cassan. Dans son testament, il"charge-ie t;id; dè distribuer, entre auttes, un setier de blé à l'église

Sainte-Marie de Tiveret(' ).

1184

Une charte, déposée aux archives départeqlentales
Sancta Maria dô Ttiereto et B. prior de Tivereto\''.

1323

L,église de Tiveret figure sur le rôle des décimes du diocèse de Béziers de 1323- Elle- payait une livre

dix sols d'impôt "";;i cEôiàon"uit utr r.u.tr,, de mille livres au recteur. Ce revenu était perçu sur la

dîme prélevée sur les terres de Tiveret.
<<Ecclesia au Croiî,- seu de Tivereto>>. <<Rector de Tivereto,, seu de Crosis>>: ces deux citations

indiqùent qu,à cette é-poq"., i;egfire de Tiveret dépendait de celle des Crozes"'. Il n'y avait qu'un recteur

à Tiveret, le prieur étant aux Crozes.

1351

L'église de Tiberet est to,}igurs dépendante de celle des Crozes : <<Rector de Tivereto seu de Crosis>>

(rôlede"la décime de Béziers(tu)). - r r t^ t) 1-t:^^ r^ -F:L^-^+'- À purtir de i3li il-n;est'pius question dans les archives connues, de l'é,glisede Tiberet,-sinon

indirectement enl636 i ttucqu"^Oe Bé'ziers, Clément de Bonsy, visite l'église de Saint-Martin des Crozes

1âîg Â^,.it" pri"* ; ilË6 p"* r"i â"-*a"t << de lui aicorder te dioit de parracol:nsge à cause de

I,adminisnation des iiài*t"ti q'r'll Tott aux habitants de Tiberet -qui s.oyt hors de s.a- paroisse ts-

Lt;éd; ordorur" ià";t iàiiiâ iiuait"irotl de parcaconnasg,7gu!.tequel l",,f.ulo 
!.,9{é 

la moitié du

dî*n, àu carnenc et lâine àxcroissant en icelluy, ou la somme de dix livres annuellement'"' )).

Êr.' l636,Tiberet est inclus dans ie territoiie de Neffiès et-devait faire partie de la paroisse du même

no-. i"r 
"oÉpoix 

de 1610, 1666 et 1740 ne mentionnent pas l'église.

d

de la Haute-Garonne, mentionne la maio de

L'EGLISE ACTUELLE (ou cE ou'rr- EN RESrE...)

LA CHAPELLE

t
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L'ÉGLISE SANTE-MARIE DE TIVERET
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HÂ IGNEU'RSETTEAU ESE SSCLE

\

I

LE cHÂrnau

emplacement du fourreau

intérieur du fourreau côté ouest intérieur du founeau côté est

il - à l'extérieur de i'église, à l'ouest et côté

nord, au-dessus du fourreau, se trouve encore'

en saillie, une grosse pierre taillée, un corbeau'

Ce genre d'appareiltage avart en général pour

fonJtion de tôutenir' par un système de chaînes

ou autres, une lourde charge, et pourquoi pas'

une imposante porte donnant sur le domaine'

car ces gens-là ne devaient pas viwe unique-

ment dÀs l'église ; ils devaient bien avoir

construit cellules, cuisine, réfectoire, et autres

lieux de vie. Le corbeau

III - côté nord-ouest de l'église, et toujours à l'exté-
rieur, il reste un pan de mur d'origine qui devait être

soit un contrefort, soit le prolongement du mur de

l'église, et qui aurait pu servir de mur de clôture ou de

mur d'appui d'un ancien bâtiment.

Aux XfVt et XVe siècles, on ne retrouve la trace
que de deux seigneurs, mais aucun texte ne dit s'ils

résidaient à Tiberet et s'il y avait un château.

Dès le début du XVI' siècle et jusqu'à la Révolution, il y a eu une continuité de seigneurs,

parfois résidants. Un château est cité dans les trois compoix, ainsi que d'autres bâtiments, mais jamais

l'église, pas plus que d'unprieur. Celui des Crozes ne s'était-il pas plaint à son évêque en 1636, de

porter "gratuitement" les sacrements à Tiberet ?
On peut en déduire que les seigneurs avaient anénagé l'église en château, ou demeure seigneu-

riale, réservant au culte privatif soit une chapelle soit le chæur. Ce n'est pas écrit, mais c'est très

vraisemblable.

Les dates qui suivent correspondent à l'époque où les seigneurs sont cités dans differents textes
d'arclrives. ,

1339 : un seigneur de Tiberet (nom inconnu).
Procès entie le seigneur de Neffiès et le seigneur de Tiberet : le seigneur Imbert de Cabrières fait
une déclaration en-faveur de sa mère pour fruits et grains qr,r'elle aura à prendre dans le territoire
de Cabrières. Le seigneur de Tiberet figure comme témoin('i'-

1490 : Lauret, seigneur de Tiberet.
Maître Lauret,Fremier Président du parlement de Toulouse, possesseur et seignçur de Tiberet, fait
un dénombrement en faveur de Jean âe Prévost, dit Amaud, seigneur de Neffièst".

1540 : André de Malefosse, seigneur de Montblanc, Valros, Aigne, La Caunette et Tiberet.
En 1540, fait un dénombrenient contre les consuls de Cabrières, et en 1542, rend hommage ?q {oi
pour la ieigneurie de.T.iberet. Dans son testament du 15 avril 1549, il désigne comme héritier
universel ro"n filt Jean(t 

l).

1549 : Jean de Malefosse, seigneur de Montblanc, Valros,
Fils du précédent, il éppuse en avril 1551, Claire de
Gaspard^ de Malefosseo 

l).

Aigne, La Caunette et Tiberet.
Thézan, dont il a deux hls : Melchior et

1574 : Melchior de Malefosse, seigneur de Montblanc, Valros, Aigne, La Caunette et Tiberet.
Fils du précédent, il devient ieigneur sous la tutelle de sa mère, Claire de Thézan Dans son
testament du 1" octobre 1585, il d'ésigne comme héritier universel son frgre Gaspard, et, si celui-ci
n'a pas d'enfants, Charles de Thézan de Saint-Geniès, son cousin germaint"'.

LES SEIGNEURS

l5
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r625: charles de Thézan, baron de saint-Geniès, seigneur de Montbranc, valros, Aigne, La carurette et

Tiberet.
Marié re 25 0cto bre r5g2avec Antoinette de Béranger de Montmetton, baronne de Pérignan(ls);

décédé re 13 mai 1631 à pérignan (Àd"i. il ?.ril; Ë #;;i;I'âlr ti""r seienewiaux régués par

son cousin Metchior de MalJfosr". dË;;itli:lt* Ëd;;"Ë;;;;;;rtère"Flenri de rhézan du

Luc, qui se terminera bien après sa mort' en lb:y'- 
"

'u'Èhï'âî'i:,1îtri trryJ$#r,:'rlF:Ïiai:ï,,ruWr&:fiï,rff iiî:î'",,*i;
i,,l,#î:"T, f"';HH lf,ï';;fiHi:tiâ'#'{Jiiiii"_d:i'ui,"fl"ii"ilfi':i"(:ft"H}:'#"i'o'
Thézandu Luc au sujet de la succàrî;il; êg**d ;ù;itffir de-Malefoàse: Hercute de Saint-

Geniès recevra Montblanc 
"l,yutror,"turiàit 

q"'Hdt-t"*; Âù;;;La Caunette et Tiberet' qu'il iaisse à

son frère Hercule d'AsPiran" "'

1645: Hercule de Thézan, seigneur dAspiran et de Tiberet'

Fits du précèdeîil;ilit; i66s ;##f*ËilËîâ*, mort e,n l,q6e:Ï] En 1648' il donne reçu

d,une estimation des moulins d" Tib;;;i d; t attt t*itttt ni"U+t:ment des meuniers de profes-

sion : << Retation de l,état ar, *outîii'i, nuàrit toir, iàr"iïix-iario" et Jacques Reboul' 24 aoûr

1648 >>.

Il aurai
fils(ll).

1649: Jean de Génibrouse, seigne* u- CffË;J{3rf,eô,I,Tt3Jttifr.rit", 
au tirre.de ses biens nobles, sur le

Il épouse le 7 février 1633 Lucresse I . ;;;;;;;:'ii, iloUtr,-ùn, bas.se-cour. et un

iW fli';:f: f:"),fr?#Yr,iiT, i!'l"r""J:"!#i6:;6.;'péret, *,,,rï,"'iJoi-âi ca"iurouse'

sieur de canac, Nages, Tiberet et autres praces, ,rronnài,"aîràii siboo rivres à Jacques BarraL Il

sisne canac. Etienie Escaile, ,orotri"i ruoniit."it'fi;;;;; ;" ritre de ses biens nobles, sur le compo'*

X;S:t:;î;;:i;;:fr'r,urrr, auec une écurie, ias,,pigeonnier, trois mourins a b!:/,1^1:"desquets est

en chaume, Ies deux autres ,lrorui-oou-i ià'àitb "*ouloità, un jardin avec un pesquier.qui.sert

d,écluse pour les moulins, près, chaàpi,- iit, ,t hermei, tout s'aitenant avec Tibôret' confronte du

terral, pâtus communs; mary, aoryriir"co;;"; ;;ri"nrr,"Ià"iiririon du terroir de Nffiès ; aguial' Ia
-irriiiu'des 

Crozes et le ruisieau de Lauriol >>'

Jean de Génibrouse décède re zo o;âfrî 1673.\est enseveli dans la chaoelre Saint-Antoine des

crozes, comme en aneste re regipye àelr-uopic*ur, ,apuiiïir't'ài **i"irs dà ta oaroisse des crozes'

L,açteest signé r.on*.t, pli.*ï"' ç{5ô;fr"\:,à;6:,îétÏË'à; s;;i-ffittin des Ôto'"t reçut la visite

de r,évêque de Béziers, ôrément q."n-""ïf^suiuunt-Ë;;eÈiFd" q"i en tut fait, t'église ( ["'l
possédait t o^ i,i'rià"*,-ir a, ia,a ËïTiài;,";;;';;;prîiîitiaia, à sàint-Antoine l"'l))'o''

1673: Joseph de Génibrouse, sieur de canac, chevalier de Nages, seigneur de Tiberet, seigneur-baron

* 
Ff;lînîJ:ât"'"i:;m"", ses démêrés judiciaireg, !u pril"esse de c9nti, comtesse de pézenas,

ayantdû contester son titre et son "J-i ;; iiî;il; 
rosO 

"ri 
dénombremenr des biens de Tiberet avec

dioits de justice qui y sont uttu.neriiÏiT# Ë';;il;;i;* ;"v"-", àt déclare que cette terre et le

château onl été achetés au seigneur'dïffiir*r"L;j;g.T.rt rendî pur c"s commiôsaires le 6 août de

la même année porre : << cette turru"iilLre fermà pâriiiiiiaii ,i h'a point droit de iustice >' De ce

rait, ra "o.t.rrJîï 
pé;";;;irï ,elÉiÂt'ià! d,;;,{;,1;;;";;;;r;;. LÀ si"u' de canac retusant de

payer, I'affaire egt porrée.devant ;ë;; riti l,taur r.t"iîioirui àe uortpellier, qui, par arrêt du 4

août 1711, décidebue Tiberet "rt "î" -Ëi"i;i" pg+i""rièrç. et condarnnè ledit canac à payer aux

agents a" ru priïl.iJ." dJô;;i Ë.-d-id-;;ii; ieàr"*Ë"Ji' (;.* même année. la famille rhézan

d,Aspiran l"i ;;;;;;;;it* d";;;;iË,3 ';; iiË.ij'-i'*'ru."'119, .yr uc"ord dut intervenir' car

Tiberet sembre avoir retrouvé ses 
tdiluiJï il;d;-;'itr"pn?. cénibroot" courtise le prince de

t vendu Tiberet à Jean de Génibrouse en 1649, vente qui sera plus tard contestée paf son

Ecartelé d'or et de gueules
àlacotice d'azutbrochant sur le tout'

Famille deThézan

Conti, fils de la princesse

En 1722, Jean-Gabri el de Thézan .çntreprend une procédure contre lui. Joseph de Génibrouse est
ensuite cité dans trois actes notariés("):
1 - "en 1724, messire Joseph de Génibrouse, chevalier de Nages, baron de Cabrières et Péret et feu
Pierre de Génibrorrse, sorr?ère ont un iitige au sujet d'une terre dans le tènement de Lamassal à
Aspiran et près d'uné terre de la demoiselle de Cailar-Narbonnq. L4;tçrre.. en question est sous la
dirècte de l'àbbé d'Aniane, seigneur du lieu. Jacques Ayot, notaire à Aspiran.''
2 - "toujours en 1724, messirJde Génibrouse, chevalièr de Nages, seigneur-baron de Cabrières, Péret
et Lieuùn, subrogé au lieu et place du prince de Conty, baille à titre.de pension gpqh1'téotique deux
terres à Lieuran-sous I'usage^de deurpunières mixture, moitié seigle et moitié froment, payable
annuellement au chevalier o-u à ses succêsseurs, à la Saint-Nazare. Le premier paiement aura lieu en

1726.Le droit d'entrée est de 100 livres. Jacques Ayot, notaire à Aspiran."
3 - "en 1725, àtitre d'emphytéose perpétuelle, Joseph de Génibrouse, chevalier deNa_ges, subrogé au

lieu et place du prince de Cônty pour [a baronnie de Cabrières, résidant à Aspiran, baille une garrigue

à Lieuran. Usagè payable le 3 i âoût : trois punières mixture, demi froment et demi seigle, mesure de

Pézenas. Jacques Ayot, notaire à Aspiran."
En |740,on frorru"ie éhevalier de Nages inscrit sur le compoix de Cabrières (voir pag-e suivantç)(a).

Joseph de Génibrouse et son épouse d?cèdent en 1742. Sui les registres paroissiaux d'Aspirant'*', or
peut lire : << Le 27 janvier 1742, dame Elisabeth La Prûne, 66 ans environ, mor.te la-veille, femme de

Joseph de Génibràuse, chevalier de Nages >> et < Le 1!février 1742, messire Joseph de.Génibrou.se,

cheialier de Nages, 85 ans environ, môrt la veille>>. Tous deux ont été inhumés dans i'église Saint-
Julien d'Aspiran.
Joseph de Génibrouse, ainsi que son frère Pierre, sont morts sans laisser de descendance, et Tiberet
est revenu aux Thézan.
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Les arrnoiries de Jean de Génibrouse seigneur de Canac, Nages et Tiberet.

Par M. de Flaugergues selon le catalogue général des gentilshommes de ia province du

Languedoc.

Jacques de Génibrouse, seigneur et baron de Saint-Amans, vicomte de Boisseson et autres

places, diocèse de Castres.

Jean de Génibrouse, seigneur de Canac, Nages et Tiberet, et Pierre de Génibrouse, seigneur

de Nages, son fils, diocèse de Béziers.

Ces titres de noblesse ont été confirmés par jugement souverain, M. Bemard rapporteur :

Porte pour armes écartelé aux premier et qugtrième de gueules àtrois faces ondées d'or, aux

deuxième et troisième de gueules à trois épics d'argent mis en pal.

171 1: Jean-Gabriel de Thézan, seigneur d'Aspiran et coseigneur de Tiberet.
Fils d'Hercule de Thézan d'Aspiran et dtsabeau de Vidal, né vers 169I en 1711, il commence à
contester la propriété de Tibeiet à Joseph de Génibrouse en se proclamant sefgqeur _de Tiberet.
Ii entame une prôcédure judiciaire en1722 qui durera jusqu'en 1737, aprQs P_*9d'l': Il épouse le 15

:^ii* hie-feéri".r Fi*çàir" de Robin, fille du turo"i" tvt"grÉ ËiAecède à Béziers èn 1736Q2).

bans I'acte de baptême de sôn fits, dat,e,$e l726,le sieur Jacques Counneigues signe comme étant le
procureur fiscal de la justice de Tiberet(".

1736: Charles de Thézan, seigneur d'Aspiran et coseigneur de Tiberet.
Fils du précédent, capitaiie au régiment de la reiàe, meurt sans descendance en 1712.Il est fait état
dans lesàrchives de "àocuments éiars" sur la gestion de la seigneurie de Tiberet jusqu'en 1761("r.

1772: Famille de Thézan de Saint-Geniès.
Tiberet est resté dans la famille des ihézan jusqUlè la Révolution(1). I1 existe dans les archives un
mémoire sur la seigneurie de Tiberetdaté 

*:_YJJjÏl*r***;r**r.
Les informations concernant la famille des Thézan proviennent de deux livres déposés aux

Archives départementales à Montpellier : < Le fonds Thézanàux archives du château de Léran, Ariège,
inventorié p^ar F. Pasquier et S. Olive en 1913-1914> et < Le fonds Thézan aux archives du château de
I'Hermitagê, à Servian, Hérault, inventaire des documents par le marquis.de Thézan Saint-Geniez en
1938 ). Lés'documents d'originé sont déposés aux Archives nationales àParis.

En ce qui concerne iel Thézan, Aspiran était un fief avec une chapelle, situé entre Thézan et
Murviel. C'est auiourd'hui le domaine ïiti"bte d'Aspiran de Ravanés, corymgne deThézan-Lès-Béziers.

, . !.. Génibôuse s'étaient frxés à Aspiran, canton de Clermont-l'Hérault, dont les seigneurs étaient
Ies abbés d'Aniane.

Les deux familles étaient alliées par plusieurs mariages.



7

*.,2:,

< A/tfion au com(toiV

h rteu /u totnara rts

fenu /efricûée: l^ns fes

patus ef uacanb /e k
'communauté rtpni: k
/ernière a/o{îfion ef ce en

uerfu /un anêf (t^,
h/ite communauté otfe-

nu fe Not Seyneurs r{et

Comlttes Ay/u et fi-
nances /e Montpe(iu /u

z6 janvîer fernîer ef à

tcefa ltrocért (tar nous

tûarfes A{quié et Anfoi-

ne {ou7 arytenteur fe zo

mau'Ç40. >

/ ft " 
ît ,1t ( Lrt' D e rt ttge tt?e";:;-"

t 

frirnt f7c:Élc/t o4 f*rt trràqr'

i -ll
i .t'

.i n (/tat't tt tt ,7i f'n t/''' Q 6e*et
-'nrr.r." yrlot's; o Jnt' '&''9"o"'titr ttrts
')r' 

), ,) , ', ) ,' "/-1 î) I rn'? ''" 1 zc< / *'t €4t*-

{,( a r{'t'tt-z''' /t" } c tt '^ artlr'r: ''l 
tLirtrL-'

'| 
,i ,). , ^ "'"'/J '*' s u { a rttù lrtz'tni) )a-

zLLtt-t t"- -3O'7i'i't' 'J"'t*:: 
) tJ"te'

-rt atct/ {c-r'( 172'ët LI i fi t LÆ'nJ è/fi a]t"/"t -'

,)8u''. el if,o*n'a lotil saHc'ta+'r' -"')*;À: 
" o i'n'/'o, r'") c".fi'^''a'l' 7' 7a''tt 

{::,:.-,, "--od"y'fr o' ^l-b 9t'*:( ;-'
7,^',l(n'""e" \Y) ':"'it'o" '-à-a torrtt'r' d&

tt "-'1ft*:- 
{7.q u i a L ( **j4-''t'l' P'fr'} e'u

,.a4': c-t i,t {o,'rl-,'i.-)'-,u* à* 1-a"'"'o'{'"-'
-:,:,.::,;' i;' {A aie".'u:"te'n-t }a" 1e (a''"''

!,, i, o " *:,: :î!: "i- ;!::,: Tî,ii ii
), e-- rr z"tf ë '"+i 

) u-"7 :.:.:: ;,i7 ,?i:'::, ,i:':: '::tt'?1 4 /'(tê'{€-l
)r.i.'itltt, t t t' L r 1't"tr t *--'

à dtt z* d u'xtt'("' ;(' (J 1ù lt(''t t Qt r o t41;{c/
'4rnr.(er ytte gttût le, <t7rrr", )'* n."'f

'1 or lyct,' (c, .('c'-,., i., à ''-.t{'-l,l ,'_'rj'I*!r,
11 ttdt'ltt. e*''à"t'i,1'tti"'7!'d ('xr'a. 

0

/,: ('/t ntt,r,r.. fi uc-ic,'/a't ct jlclrartntÙr'/

/r rr lc 7o{ ltt at'z' } r"i t "''{t't'4{ptt 
(irt'r

:' t f t ivt eJ') i t t, n, t { e / t t r:t /t tttt'' {n ""nî""'iln-'

1ntl.c., latxatt/n' +'ti( {trt'tt',tr'at z<" Jrd,''

rl tt,alri.àarrr'c,n fi,'t )t"z /'ct''sJ à n"*'
.t, \4,in) o r, rJr,. { e J o à i,r-- lz o i, t'af,

""Jrl' àc''ie;t;{et -fn: fi"c" /,'i'zc' o't'r-e)

.A; < "rt 7>/ à su t t+2 ; ( 3*, (.'/, d,,, y,, /t'a-t r -
/ùçw t n Jtt tt,r,7 )ctrietf. /i, %o;'t -

ài*J,Avtt ./[a n\.] crtrx l]c.'i iu','(.', *"

Jir..u.'trtt "t,n /d-'?,'*? r*ia.',t';c,/'t,t lrttt" z.
J ix. ,, u.f'{.,'t<tt-' to t 'r'r{ t.7 t .:) 

tt t / "'
.t(

..)

TROISIEME
CHAPITRE

LES MOULNS
HYDRAULIQTJES



Construits par les Templiers, les trois moulins de Tiberet tournaient encore au début du XVII'
siècle,.o-t".il'indique lë compoix de 1610'.<<trois moulins à bled, avec trois mules moulans>>.

Mais à la fin de 
"" -d*. siècle, deux seulement sont en activité (compoix de 1666) '. << trois moulins

à iirà, t;in desquels est ,r'chou*u (c.a.d. "à l'arrêt"),.les deux-autres chacun avec sa mule

moulante >. Ce iait semble perdurer,'cat le compoix'de 1740 confirme celui de 1666 dans

exactement ies mêmes termes.
ilpË, i" f O iri-ui." à" Xf (1" décembre 1802), une enquôt.(o) ,.n les moulins recense dans la

commune de Cabrières :

. un moulin à grains à une meule du citoyen Garel,

. un autre à deux meules du citoyen Bazille Garel,

. un mouiin à grains à une meule du citoyen Vailhé.
Le "moulin à déux meules" désigne vraisemblablement les deux moulins superposés de Tiberet,

avec chacun une meule. car il n'exisie pas à Cabrières de moulin à deux meules.

Enfin, une enquêté(a) intitulée < Renseignements sur les moulins et usines > exécutée en

upptiôutiô" d'une circulaire ministérielle d"u 10 décembre 1837, indique dans la commune de

Cabrières : ,

. sur lâ rivière Boyne : trois moulins à blé,

. sur lâ rivière des Crozes : un moulin à blé,

. à Tiberet : deux mouiins à blé.

Les moulins de Tiberet avaient la particularité de ne pas être alimentés en eau par un rulsseau

orr-n* ri"iéià, mais par rrrr. rorrr..i Cette source a dû être très importante,.compte tenu des

"o""ttàr 
de tuf déposées, mais aussi au regard de la taille de l'ancien canal d'amenée d'eau au

bassin, le béal. Ce bassin d'une très grande- capacité, mais qui a été remanié au. coprs des siècles,

se dévêrsait A*r ,roprritr A.;ir;;""rh*g. q.iifàirâit to,t i"t le premier moulin. À I'intérieur de

ia sale hyar;iiq"" àe ce moulin se trouvé uà deuxième puits eniièrement souterrain qli recueil-
lait l'eau et servait à I'alimentation du deuxième mouiin. Du fond de ce moulin, l'eau était

canalisée paï un conduit souterrain vers le troisième moulin. Eo!t, I'qari 9!ait conduite vers un

bassin en ôontrebas qui, à la vue du terrain plat qui lejouxte, devait servir à l'arrosage dejardins'

En juillet 1985, afin de faire un relevé assez précis {e c^e système hydraulique.original,
l'association Les Amîs de Cabrières avait sollicité Î'aide du Conseil génétal de i'Hérault, en

particulier de Bernard Alibert, André Galand, Jean Sénégas et Marce.l Vidal qui étaient-alors

iespectivement vice-président ôn charge des affaires culturelles,, conseiller du canton de Monta-
g"â", ro"reiller du .*ton de Murviel-"Lès-Bériers et conseiller du canton de Clermont-1'Hérault.

ô". élnr avaient mis à disposition de l'association pour quelques jours le C.A.U.E. de l'Hérault
(Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement). e'est dans ce cadte, -que Maryse

èh*d"nur, architecte É.p.1.G., consultant à la D.D.E. de Pézenas, et avec-la collaboration de

cette derniôre, en la personne Aé nntppe Pujol, géomètre, a pu réaliser des relevés architecturaux

des moulins, dont deux plans d'ensernble ét de-ux plgrs pour- ghacun _des premier et deuxième

moulins. Ellé avait alors précisé que pour des raisons d'acCessibilité 9t de temps, seuls avaient été

relevés les éléments architecturarix visibles au-dessus du sol , les bâtiments supérieurs et le bassin

en contrebas n'avaient pu être relevés, ni les profondeurs exactes des puits qui restaient à établir,
ainsi que le fonctionnerient précis des communications entre chacun des moulins.
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Un peu au-dessus de la source se trouve une cavité ou petite grotte,4,tait-ce 1à la source primitive
il y a des millénaires ?

entrée de la grotte intérieur de la grotte

La source est aujourd'hui recouverte et captée. En effet, deppris 1932, elle est la propriété pour les
deux tiers de la commune de Fontès et sert à alimenter en eau potable le village. Le tiers restant est
propriété du domaine du Temple et sert à ses besoins en eau potable. Seul coule le trop plein d'eau
inutilisée.

le bâtiment de captage et I'emplacement de la source vue partielle de I' ancien béal

LA SOURCE
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LE BASSIN

Le bassin tel qu'il nous est parvenu a été modifié plusieurs fois. Les compoix des XVII" et

XVI[" siècles semblent lui donner peu d'importance : <<Un-jardin, avec un pesquier qui sert d'écluse

pour les moulins>. I1 devait s'agir â'un" retenue d'eau 
"n 

plun incliné qui servait à I'arrosage, et aussi

d,abreuvoir pour le troupeau et les chevaux. Ce bassin communiquait avec le premier puits par un

déversoir situé en haut du bassin et encore visible côté puits. c'esi sans doute au XIX" siècle que ie

bassin fut recreusé et que fut posé, au fond, le tuyau en fonte actuel, muni d'une vanne côté puits'

Au XX" siècle, dans les années 1970, le bassin fut rehaussé et aménagé en piscine par son propriétaire

d'alors.

le puits 1989

Ce n'est pas un puits commun,
creusé pour trouver l'eau, mais un
puits bâti pour la recueillir : le puits
de mise en charge ov trompe. C'est
l'élément fondamental de la mise en
route des moulins. De par sa profon-
deur et son diamètre, donc de son
volume, il donnait la pression néces-
saire pour faire toumer la meule, en
particulier celle du premier moulin.

Il se remplissait par le déversoir
du bassin, et lorsque la palette du
canélou était fermée, et le puits rem-
pli, l'eau s'écoulait par une fenêtre,
située au même niveau que le déver-
soir, et encore visible, vers le ruis-
seau.

Un léger rétrécissement de son
diamètre au niveau du sol supérieur,
son inclinaison et les pierres qui se

trouvent au fond, laissent à penser que
ce puits était à l'origine couvert par
une voûte en forme de dôme.

Dans I'année 2011, nous avons pu
constater que la vanne du tuyau en
fonte avait disparu, conlme le montre
la photo ci-contre, ce qui a pour
conséquence de laisser l'eau circuler à
son gré.

il ne sert désormais plus à rien
de détourner l'eau du trop-plein de la
source vers le bassin, sachant que,

dans son état actuel, celui-ci ne se

remplira plus. Par contre l'eau inonde
les deux premiers moulins, ce qui les

rend impraticables pour la visite et

réellement dangereux. De plus, cela
entraînera leur destruction à moyen
terme. La pluie et les orages font déjà
leurs æuvres, sans qu'il soit nécessaire
d'y rajouter autre chose.

La vanne

Le déversoir

LE PIJITS

le bassin : vue Partielle

évacuation actuelle du bassin le puits 2011
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LE PRENNIER MOULÏN

De ce moulin, qui
s'est effondré, seule Ia
salle hydraulique, visi-
blement taillée dans la
roche, est intacte, bien
que son sol soit en Partie
Comblé de terre. Les
ruines encore debout
laissent conclure que
cette salle était surmon-
tée d'une saile voûtée en
plein cintre abritant les
meules, le tout couvert
par un toit de pente sud-
nord, donnant à ce mou-
lin un aspect à Peu Près
identique au deuxième
moulin, que nous velrons
plus loin.

Plus tard, pput-être au
XVI- ou XVII siècle, ce
moulin a été agrandi et
surélevé. Le mur nord,
ceiui de l'entrée de la
salle hydraulique, a eté
doublé et allongé vers
l'est. Un mur imPortant
a été construit au sud, et
une nouvelle pièce voû-
tée au rez-de-chaussée et
à I'est du moulin d'ori-
gine (on peut encore voir
lès traces des pieds de
voûte). Le tout était cou-
vert par un toit à deux
pentes (est et ouest) suf-
fisamment haut Pour
amétager au-dessus des
voûtes une ou plusieurs
pièces ayant pu servir de

logement pour le meu-
nier.

r

plan salle des meules à l'origine

1- axe des meules

2- tige de levage de la meule volante

3- le canélou ou conduit d'arrivée de I'eau

4- couloir d'accès au puits uo'o,"rruin

5- évacuation du trop-plein du puits vers I'extérieur

les meules en place

entrée de la salle hydraulique
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1-axe des meules
2-tige de levage de la meule volante
3-le canéloar ou conduit d'arrivée de I'eatr
4-couloir d'accès au puits souterrain
5-conduit d'évacuation du trop-plein du puits
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en haut, la salle des meules ; en bas, la salle hydraulique

ci-dessous :

couloir d'accès au
puits souterrain

COUPE LONGITUDINALE
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LE DEuxtÈuP MoULIN

aimaffit:ii:Ëithe 
trappe conséquente, on accède à la salle-hydraulique creusée dans le

sous-sol. Bien qu,e1e soit emplie a. piJriËi';il;r;;tb*i.ri"ot, e[e raisse.ânnaraître le roudet

en bois toujours en place maii recou-v.tt ê "îi.it.,-.t 
f. h;;& ô"a"it d'éi'àcuation de I'eau

muni de deux barreauli;i;Til*îuâËuttiore, â accès tryqt'" par une. petite ouvert*re au ras

du sol de la salle des meules, pourrait bi* êt 
", 

compte-tenu JJtoti aspectèt des concrétions qui

s,y sont déposées, une citernè ou un reservoii. Cetie cuve souterraine donnait à l'eau la force

nécessaire au démarrage de ra rourde ;;î; "ù ù continuitJà" ron fonctionnement' En effet, le

puits reliant t" pr"riËr"i.ii,riî;ft;;;t#. .rt a;un" bi"" plur petite secrion que le premier puits

èt, quoique sa prolondeur n'ait pu être #ffi;;;Fdi:ift" ii semble s'arrêfer au niveau du sol

de èette salle. Il est certain qu'il existe une .o-muni.utiàn u,r"" le' puits' En période de

fonctionnement du moulin, la petite ;;tt"r; o"t*it être fermée PaJ un. système de trappe

analogue à ceux q"i,îËilpi;t î"tï i.tdi""t i". foudres ou les cuves à vin en béton'

façade et entrée uniques du moulin
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sol de la salle arrière ou citerne

ci-dessous, à I'avant, la trappe d'accès à la
salle hydraulique
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ci-contre : coupe du deuxième moulin

ci-dessous : la salle hydraulique, avec
le roudet et la tige de levage de la
meule volante.

la salle des meules

Au centre, les meules imposantes. Au fond à droite, le seul accès à la salle cachée. À I'avant des

meules, inïisible sur la pttàto, la trappe d'accès à la salle hydraulique'



LE TROISIÈME MOIJLIN
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Des trois moulins, celui-ci est le plus abimé. Il est vrai qu'il semble avoir été

-oittr depuis 1666. Lavoûte supportant les meules s'est éôroulée dans la salle

permet pas de dire si les meules existent encore

abandonné très tôt, au
hydraulique, ce qui ne

couloir d'accès à la salle hydraulique emplacement des meules

LE DEUXÈNNE BASSIN



I

LE FOT{CTIO}.{NEMENT DES MOTJLTNS
d'après Pierre DAVID

Pierre DAVID(t'') (f2001) était
du passé, de

unpassionné des moulins de toutes catégories Historien dans l'âme,

il était amoureux fou I'histoire vraie, celle de tous les jours, des humbles et des travailleurs.

Au sein de I'association Arts et naditions rurales, il a été le pilier, Ia cheville ouvrière des recherches et

des nombreuses publications effectuées par cette association dans ses Cahiers et dossiers sur les

moulins de l'Hérault. Il avait dans ce cadre collaboré avec I'association Les amis de Cabrière,s pour son

exposltion de 1985 et pour la publication des articles sur les moulins de Cabrières et Tiberet dans le

dixième dossier des Moulins de l'Hérault de 1989. La description du fonctionnement des moulins qui va

suivre est littéralement extraite de son premler ouvlage:
description est valable pour tous les moulins

Le moulineau, un moulin de I'Aveyron qu'il

avait minutieusement étudié. Cette hydrauiiques àroudet

ARRIVÉE DE L'EAU MOTRICE,

L'eau stockée dans les bassins oupesquiers, les puits ou trompes, ou autres résetrvoirs ou citernes,

arrive dans la salle hydraulique sur lés pales du roudet pal 1.9 canélou'
<< Le canélou est'gituyau carré en bois (ou en piene taillée), conduisant sur la roue-hydraullque

le volume d'eau nécàssaiie pour la faire tôurner.^Il s'ouvre ou se ferme par.l'intermédiaire d'une

pâf"it. (o" vanne) en métai. Verrouillée, la palette llpporte tou]e. la pression de l'eau, d'où la

ie""rritè de ia reliêr sérieusement au canélou par une piècè de métal, lamouraille-
ôn actionne la palette par un levier ou queue de-la pale, gui..coryl3nde le débit de l'eau. La

manæuvre s'effectue a purtit de la salle des meules. Au début de i'opération, quand le meunier met

en marche son moulin,il lè,r" doucement la queue de la pale afin que I'eau arrive progressivemenl,

avec un débit assez faibte permettant un dép-art progressif, lent aulommencement, puis lorsque le

roudet est suffisammànt entraîné, le meurier âugmente I'arrivée de I'eau en ouvrant encore la
palette, et la maintiËnt duns cette position de façoi que le roudet tourne à son régime normal' Le

ilôu"iér accomplit I'opération invèrse pour arrêter sôn moulin ; lorsque le. grain est presque tout

,''àui", il réduif le dédit de I'eau en fermant progressivement la palette, car Ia meule tournant alors

i;;;q; ;;G .fq"" à vitesse trop grande àe sréchauffer, ce qùi accentue son usure et au pire de

mettre le feu à l'ariscle de bois. >

LA ROUE HYDRAULQTTE, OIJ ROUDET ROUE MOTRICE HORIZONTALE

< Un roudet ressemble à une roue sans jante, munie d'un gros moyeu,,dont les_rayons- sont

constitués par un ensemble de cuillères (ot às.clots, ott coupos)..L.a plupart du temp.s le roudet est

iôy1g du meunier, un bon ouvrier mèt trois jours pour le réaliser. Pour cela, il commence à

iàÉiiq".ii"r ""lterér 
dont le nombre varie suivant le diamètre du roudet. Le meunier utilise un

;;Aéi; q"'ii recopie fidèlement autant de_ fois qu'l le faut, ce qui lui permet de donner la même

dimension et la même forme à I'ensemble de ses cuillères'-^ 
iu."iiiOre, taillée dans un tronc ou une grosse branche de chêne, comprend deux partie.s : 

.
I t" imi" qui reçoit I'eau motrice prenâ la forme d'une, grosse cuillère à soupe, évidée le plus

posiUtô pont lu r"nàt. légère sans corirpromettre sa solidité, dont un bord est complétement ouvert

èt I'autre relevé en arrondi.
- à son autre extrémité, la coupo se termine en pointe de telle manière que, une fois assemblées,

elles forment un cercle pléin. Leibouts effilés des èoupos se juxtaposglt, ;ans laisser aucun vide.
-Ë"t." 

lu pùi" en foime de cuillère et la partie en fôrme dè pointe, I'artisan taille la coupo à angle

Aroif 
-C'.Àtî 

poi"t critique, Ia coupo soumise à -rtg -tr9p bru1ale poussée de I'eau, risque de se

Uiir". à cet endioit-là. Le bonstructeùr a pris soin de fabriquer deux plateaux, en chêne également,

àË""i-" 
"inq 

à.nti-etres d'épaisrseur, fer-rés comme une roue {.e cllario} (le moyeu.du roudet) ; ces

J** pf"t"*iappelés le boutàu del roudet vont supporter et solidariser I'ensemble des coupos' >>

.<.On place le premier plateau sur le
sol,.les coupos sont rangéès les unes à
côté des auires. le deuxiëme plateau les
recouvre et alternativement une cheville
de bois ou un boulon de fer rivent les
c,gupos aux deux plateaux. Ce système
d'attache permet de remplacei une
coupo endommagée sans avoir besoin de
démonter tout l%nsemble. Il suffit de
dévisser le boulon ou de faire sauter la
cheville pour changer la cuillère

Lorsqu'il monte son roudet, le
constructeur doit prendre soin de laisser
entre chaque coupo une certaine
distance, trois bons centimètres au
molns, pour penneffre l'évacuation de
l'eau. En effet, l'eau issue du canélou
tombe avec force dans la partie évasée
de la cuillère. Si l'espace entre deux
cuillères n'est pas suffisant, l'eau freinée
dans son écoulement naturel, va
obligatoirement buter sur la cuillère
suivante et contrecarrer de ce fait le
premier mouvement qu'elle a impulsé. >

ci-contre: le roudet du moulin de
Nougayrol, à Castanet-le-Haut, dans
I'Hérault

< Dans le centre du moyeu dt roudet resté vide, en forme Ëe trou carré, vient se loger un essieu,
ou arbre, que I'on appelle encore chandelle, responsable de la transmission du mouveirent imprimé
par le roudet à la meule volante. L'extrémité-inférieure de la chandelle s'attache solidemùt au
roudet i on y encastre un p-ivot, pièce de fer de quinze centimètres de long dont le bout est arrondi en
f-o*. de goutte de suif, afin qu'il n'use pas trop rapidement le trou de lairapaudine dans lequel il se
loge.

La crapaudine est une pièce de métal, généralement en bronze, en forme de parallélépipède ; elle
est creusée de une à trois cupules. Dans une de ces cupules prend place le piïot de tâ ôhanOetle .

lorsque.la cupule est hors d'usage après usure, on déplâce tOgOre;eit la ciafaudine et on utilise lJ
trou suivant. La crapaudine se fixe sur une forte poutre de bois, le banc (ou lèvier, ou levayre) placé
horizontalement au niveau du sol de la salle hydfaulique. Entre la hauteur du banc et le soi, il doit y
avoir un certain espace pour que l'eau puisse s'écouler normalement, sans freiner le manège du
roudet.

Le banc sur lequel roule le,roudet joue le rôle d'un levier : une de ses extrémités prend appui sur
une saillie du sol du moulin, I'autre extrémité peut être levée ou abaissée à volonté par le 

^nieunier

qui utilise pour cela une vis de levage. Par ce môyen, le meunier règle ia hauteur de la meule volante
par rapport.à la meule dormante et ainsi obtient une mouture plus 6u moins fine. Lorsque le moulin
est en matche, le banc supporte tout le poids du roudet, de la chandelle et de la meule volante.
.. Le sysJèmg de transmission est extrêmement simple: le meunier ouvre la queue de la palette,
l'eau tomb e du canéloz sur les cuillères du roudet ; le-roudet, sous cette force, se 

^met 
à tourner grâce

au_piyot de la chandelle roulant dans un trou de la crapaudine et comme roudet et chandellJsont
solidaires, la chandelle communique le mouvement de rolation à la meule volante.

La meule volante est rattachée à la chandelle par une pièce de fer, I'anille. On renforce la partie
de la chandelle la plus exposée par des anneaux de fer; quatre anneaux ceinturent son somriet, à
I'endroit où est placé un essieu de fer, essieu assurant la jonction entre la chandelle et la -"rrl"volante. Cet essieu, de section-cqrrée, traverse la voûte de la salle hydraulique par un passage
aménagé à cet effet, puis l'æil de la meule dormante, bourré d'étoupe et de suif en ôouchés
superposéel. Mis en mouvement, le fer s'échauffe ; sa chaleur fait fondre le suif qui est absorbé par
l'étoupe ; ainsi l'essieu baigne constamment dans un bain de graisse. >
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suiteDU (ON MOT'VEMENTSIMIS )TRANS

SALLE HYDRAULIQUE

TRANSMISSION DU MOWEMENT

1- chandelle ou arbre

2- pivot tournant dans une cupule de la

craPaudine
3- crapaudine
4- banc ou levier
5- cuillère oucou7o duroudet
6- tige de lavage du levier
7- essieu de fer caré
8- queue de la Pale
9- Palette
I0- canélou
l1- mouraille

photos bas de Page:
à gauche : l'étrille, moulin de Garel

au centre ; I'essieu, Jiberet, moulin 2

à droite : I'anille, Tiberet, moulin 2

poids. , r, , r --1:_
En fait, dans les deux étages du moulin, la salle hydrauliqu. 4'9-t part-le mouvement, etla salle des

meules qui reçoir l;;;;ï;"t, r'.gri*i ;;;d;i ia cirandelle'et i'anille sravée dans la meule

volante, assurent une liaison qui doit otàîu"îïuill". ô.; a.u* piec"s, supportani un grand effort, sont

construites en fer.
Au-dessus de l,anille, un étrier de fer s'encastre dans les jambes formées par l'X, étrier qui met en

mouvement lefusol ou fusoir. >
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SALLE DES N{EULES

TRANSMISSION DU MOUVEMENT ET
APPAREILLAGE SURMONTANT LES

*}4EULES

1- meule volante
2- meule dormante
3- poutres ou socle de la meule dormante
4- essieu de la chandelle
5- anille
6- étrier
7- fusoir ou fusol
8- traquet
9- enclastre
10- trémie ou trémière
1 1- ariscle ou archure
12- sortie de la farine
12- emplun
13- embouysso

APPAREILLAGE ST'RMONTANT LES MEULES
I

<< L'ariscle : coffrage de bois recouvrant ies meules et épousant leur forme, I'ariscle empêche la
farine de s'éparpiller dans la salle de travail. On remplit d'emplun (farine qui en vieillissant prend
une couleur noire) l'espace compris entre la meule dormante et l'ariscle. Pour garnir d'emplun le
moulin, le meunier devait faire tourner ses meules à perte, en puisant dans la réserve de grain,
jusqu'à ce que le niveau soit atteint. Au niveau de jonction des deux meules, on pratique un orifice
dans l'ariscle. La farine, projetée à l'extérieur des meules par la force centrifuge, sort par cette
unique porte et tombe dans un pétrin placé sous I'orifice. Ôn accusait souvent les meuniers de

trafiquer les ariscles et de garder pour eux une partie de la farine
La trémie ou trémière : récipient de bois de forme variée, apte à recevoir commodément le grain

grâce à une large ouverture, la trémie se pose sur le coffrage des meules. Au Moulineau, on lui a

donné la forme d'une pyramide tronquée, renversée, à quatre côtés, maintenue en place par un cadre
de bois à quatre pieds, l'enclastre. La grande base de la trémie, largement ouverte, absorbe le grain à
moudre ; la pyramide se referme insensiblement vers le bas jusqu'à la partie tronquée ; à cet endroit,
une sorte de vanne, Ie traquet que l'on appelle auget ou encore cassouollo, I'obture.

Le traquet : I'arrière du traquet s'attache à la base inférieure de la trémie par un axe de fer, sur
lequel il peut légèrement pivoter. La partie avant du traquet, plate comme une pelle, dépasse

largement le fond de la trémie et s'arrête à l'aplomb de l'ouverture circulaire de l'ariscle,
correspondant à l'æil de la meule volante. Un des côtés avant du traquet se termine par un petit
manche à tête de cheval, auquel on attache une {icelle nouée à un mancheron cylindrique fixé sur le
montant horizontal de l'enclastre. Le mouvement du traquet est commandé par le fusoir.

Le fusoir ou fusol : long cylindre de bois toumé, se fixe sur l'étrier encastré dans les jambes en X
de I'anille. Il se situe dans l'axe de I'arbre ou chandelle. On l'entaille verticalement de profondes
cannelures qui animent le traquet. Les nervures en relief du fusoir tendent la ficelle passée au cou du
cheval du traquet; la ficelle sous cette pression maintient le traquet fermé ; le grain ne peut
s'échapper de la trémie. Les creux du fusoir donnent du champ à la ficelle et le traquet, non
maintenu, s'abaisse, laissant écouler une certaine quantité de grain qui, tombant par l'æil de la meule
volante, vient atterrir dans la partie centrale de la meule dormante. Ce mouvement d'ouverture et de
fermeture répété du traquet s'effectue à la vitesse de tournoiement des meules, puisqu'il est impulsé
par le fusoir, lui-même entrainé par la rotation de la meule volante. Il permet une aliméntation
programmée du moulin, le traquet servant de régulateur à l'arrivée du grain. On dit que le tsabalou
apasturo: le petit cheval donne à manger aux meules. >



à gauche, en haut : la crapaudine ; en bas : I'anille. Au centre : le traquet.

musée de Salles-la-Source (Aveyron)

LES MEIJLES

A droite : le fusoir.

SYSTEME D'ALARME INSTALLE SUR LA TREMIE.

<L'oreille exercée du meuniet g.o.rGl" totc, toc, toc dutraquet en son-tremblement continuel

nour com'rendre comment marche son màutn.'cependant si le meunier s'absente de la salle des

il"#r.iiili,i;ffiàron quelconque .t qu'Ë"Ëïi;ÈË;g 
'19., 

le grain vient à rnjnfll.:.:,'::.::tl:'
tournant à vide s,usent immodéréinent ei s'échauffent, le silex provoque des étincelles qui pourraient

mettre le feu au moulin en allumant en premier le bois de l'ariscle.
Afin d,être uu"rti-a" O*ger, le merinier utilise une clochette placée sur urr petit support reposant

sur l,ariscle. une trg;;;î;ir;;i ;"ild"; en position normaie par une ficelle-pénétrant.dans.la

îr.-i" ; a f;"*t "-it[ de 1a ficell" ott uttu.h. r'rtr àot".au d9 linge Qui se trouve bloqué gar lg poids

il;;;i": il;d;ii"- t; ph! d; et"i", t" tinge.est libéré, la-ficêle se détend et..la tige- de bois

s,abaisse. Dans cette il;;ii; p"rTii"", ià iigE de bois esi heurtée par. ule.."heviile fixée sur le

il;i;;;.[uq"" tr""rt,lâtig. t.iro une secondË ficelle qui met en branle le ballant de la clochette et

celle-ci se met à tiltei. tt 
""rt 

ulor. gru.rd temps pour lè meunier d'alimenter son moulin ou de le

stopper. >

< Les meules personnifient le moulin, elles vont toujours par paire et on distingue :

. la meulé de dessous ou meule dormante,

. la meule de dessus ou meule volante'
Seuie la meule 

"oturt" 
toume ; la meule dormante, reposant sur des poutres (ou autres cales :

un"i.*"r meules, pierres taillées) posées sur le sol, reste immobile.* 
ô;-i;ilurite d.r^r""ur.r, iéIu fagon dont.on savait les utiiiser et de leur bon entretien,

dépe;d"itil; b"""; Âout*é de h faiine, meilleure garantie de 1a-réputation du meunier. Une

;ô;trr; trop serrée e.ttu"iruit la farine q"i." retenaitîn goût de brûlé et comme tous les clients

;;;;;i" ireparaient i. pàir chez eux, ils savaient appiécier la farine à sa juste valeur et en

àJràr", les défauts. u"" farine mal venûe valait des rêproches justifiés adressés au meunier et

souvent la perte d'un client, porteur-de grains, mécontent' 
,

Longtemps on u utit-ir., ô; t" fabrication des meules, les_ pierres sorties des carrières du pays'

Selon leur destinati;;,-;;;'h;isissait le 
"al"aire 

pour les meulôs à froment, le gr9; poy lej meules

;;rgl". L. f.o-.oi;Ë;;;;; ô"igeunt" avàit besoin d'une pierre fine et blanche. Le seigie

â""ri prw Èr;;;ièi.ment était écrasà P{ dep meules g" -q** qï'9n t""1,?Tl"it Pgtoul où 
.se

trouvait un banc d.'iocii;; 
"*pi"iiàut.rl 

v.rr le milieu du XIX' siècle, le silex remplace le grès.

ies meules étaient fabriquées ên des lieux très précis et peu nombreux'

Les meule, a" rifài r"rt-pt"r élaborées 
^que 

les 
^meules 

de.. grès. Les anciennes meules,

constituées d'.rn bloc hàÀoÂêir, présentent une surface de travail plane. Les meules modernes

";-pt;"";nt deux;*i* fîbriqu-ées avec des matériaux distincts. La première partie, la plus

importarrte, est une;;;;;-â""it." relativement mince. On maçorrne la deuxième partie avec

deô galets ou autres cailloux pour alourdir la masse de la meule. >

< La couronne de silex, sur sa surface de travail, n'est plus plane, mais ouvragée de rayons en
relief présentant d'un côté une arête vive d'un demi-centimètre et de I'autre côté une pente douce de
quatre centimètres environ. Deux ou trois rayons secondaires occupent l'espace délimité par deux
rayons principaux. Entre les rayons, la surface de la meule est évidemment en creux. Le centre de la
meule dormante creusé en foime de cuvette profonde de I'épaisseur d'une pièce de monnaie en
cuivre, reçoit le grain tombant du traquet, lui imprime un premier mouldfrlent giratoire avant qu'il
soit projeté vers l'extérieur par la forcè centrifuge. Ejecté du centre vers l'extérieur, le grain se coule
dans les parties en ereux de la meule volante ; il est immédiatement écrasé par l'arête de silex faisant
suite au creux. ))

MEULE VOLANTE EN SILEX
vue de dessous

1- rayon principai
2, 3, 4- rayons secondaires
5- æil de la meule
6- anille

ENTRETIEN DES MEULES : LE RHABILLAGE

< L'usure du grès ou du silex, provoquée par le frottement continuel des deux meules, rend
nécessaire leur entretien, opération appelée "rhabillage".

Le rhabillage des meules avait lieu annuellement, de préference pendant la période de chômage
forcé du moulin, en juillet, au moment des basses eaux, ou, si le besoin s'en faisait sentir, en tout
autre saison. Le meunier commençait par déshabiller son moulin; il enlevait la trémie et ôtait le
coffrage (l'ariscle) enprenant soin de ne pas touc\rer l'emplun (vieille farine qui gamissait i'espace
compris entre la meule de dessous et le coffrage). A l'aide de la potence (crama[), munie d'un grand
demi-cercle de fer, il accrochait la meule volante. Il manæuvrait doucement la meule afin de dégager
l'anille. A ce moment-là, la meule volante n'était plus dépendante de l'arbre de transmission et le
meunier utilisait la grosse vis qui commandait le demi-cercle de fer, levait la meule volante au
maximum. En faisant tourner la potence, il déplaçait la meule latéralement à l'extérieur du moulin et
la basculait de façon à avoir devant lui la face usée. Une fois la meule calée au sol et rendue
immobile, le meunier prenait une taloche noircie à la fumée, il la passait sur la surface de la meule et
repérait les endroits émoussés qu'il fallait raviver. Puis, se penchant sur la meule, les coudes aux
genoux, il procédait au repiquage en utilisant des piques en acier, en frappant de petits coups secs et
réguliers.

Les piques étaient des marteaux de formes différentes. Le meunier se servait d'une pique pointue
aux deux extrémités pour raviver les arêtes des rayons de silex, retraçant ainsi les angles à vif.
C'était le rhabillage proprement dit. La pique plate martelait et approfondissait les parties en creux
situées entre les rayons de silex : on avivait la meule.

Pour rendre son efficacité àla meule dormante, le meunier utilisait le raval,longue règle de bois
qu'il fixait à l'essieu central et qu'il déplaçait circulairement sur toute la surface de la meule, ce qui
lui permettait de repérer les différences de niveaux, les creux dus à I'usure mettant en évidence les
bosses ; il ne lui restait plus alors qu'à niveler les bosses pour obtenir à nouveau une surface plane.

Avant de remettre les meules en place, le meunier nettoyait soigneusement la surface repiquée,
cependant il restait toujours une fine poussière de silex ou de grès que seule la première mouture
arrivait à faire disparaître. >



LE RHABILLAGE DES MEIJLES (suite)

< La farine issue de cette mouture, contenant plus ou moins des traces de poussière minérale,
rendait le pain que I'on consommait crissant sous la dent. Des clients, pas trop. regardants ou
compréhensifs, àcceptaient le fait. Les plus nombreux, plus exigeants refusaient carrément
d'étrenner les meules fraîchement repiquées.

La meule volante, reposée sur la mèule dormante, devait être rééquiiibrée- afin.qu'elle tourne
normalement. Pour celaicertaines meules étaient munies, sur la face eiteme, de trois récipients de

fonte placés au sommet d'un triangle équilatéral. On obtenait l'équilibre recherché..en ajoutant du
plomb dans les récipients. Des meuniers utilisaient tout simplemènt du plâtre qu'ils appliquaient
sur la meule, en couche plus ou moins épaisse.

Le meunier se servaiî autrefois d'un tour archaique qui nécessitait l'utilisation d:un câble et de

barres de bois pour manæuvrer les meules. >

la potence

Il est à noter qu'au Moyen-Age, et selon le système féodal, le moulin_était de droit banal,
c'est-à-dire que lè seigneur du lieu avait I'obligation d'entretenir le moulin et de le mettre à

disposition dès paysans de sa seigneurie (les serfs), mais qu'en contrepartie, ceux-ci devaient
obligatoirement-amener leurs grains à ce moulin-là, et pas à un moyennant une taxe. La
ntoriture du blé et autres céréales était donc un monopole du seigneur du lieu, qui a, par
endroits, perdgré sous I'Ancien régime, et qui a été aboli, comme tous ies autres privilèges, le 4
août 1789.
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et ont été entretenus correctement'
q,,;i à .i'églir"-rnatruu;, il est fort pr^obable qu'afin de rentabiliser leur achat, I'un des deux

.itù;;;; ôu les" A"u* Ënr.àÉI", I'uit transformée en "carrière de pieffes", la démontant-systéma-

tiquement po.rr veodi.l;; pi"r'belles pierre-s, c,onrmg cela se faisait souvent et officiellement à

cette époque, avec i'assentiment des aritorités révolutionnaires. En effet, comment imaginer que

deux murs et une purti" a. l;aÙside, d'une épaisseur de 1,50 m, comme le mur nord qui fut en partie

préservé, aient pu s'écrouier seuls jçgu'aux fondations ?

Lors de iu ,.rotrrtroction de TiLeret vers 1837, si certaines pierres.ont été retaillées et

réutilisées, ttota--"tri po"t la construction des arcs intérieurs et des encadrements de portes.et

ià"Ctràr, ou utilisées bôtes dans la construction, la. plus grande partie des.nouveaux murs ont été

ro"ri*ii".n pi.o"r tout-venant. Le compt" tt'y étaid donà.pas. pl pgurqyoi les plus belles pierres,

à.rr". des colônn"r,-d" tu.oÀi.tt" et des ôurr.rlrrt"r, sont-elles absentes dans la construction ?

exemples de réutilisation de pierres dans la reconstruction.

un claveau central daté de 1640 etposé au-dessus

d'un auffe.
Le "6" semble avoir été transformé en "8".

En 1802, les moulins de Tiberet appartiennent à Bj?ille Garel. Pour la bonne marche des

moulins, it 
"rt'pt"dùI" 

qfu 
"""it 

àch"têi'ensemble de Tiberet. La famille Garel _était originaire

A;; ôi;,.5 et y etait fotràÀ"nt implantée, mais certains membres habitaient à Cabrières et au

i;ili;;t;r d""iifi;;à fr""rà* Ils possédaient aussi le moulin sur le ruisseau des Pitrous, un

autre sur la rivière fi;t;,;il;i q"" O.ir" moulins à huile, I'un à Cabrières, I'autre au Temple'

C'est en 1833 qu'a été édité, Pour la
commune de Cabrières, le cadastre dit
"napoléonien", qui est encore conservé en

mairie. On peut y voir que seuls les
moulins sonf portés sur ce document. Il
ne devait vraiment pas rester grand-chose
de l'église et des bâtiments, car d'autres
ruines y sont inscrites, comme_ par
exemple les ruines du Mas Pitrous. Dans
les régistres coffespondants, la parcelle
où soit les ruines^ est même qualifiée
d'herme.

un morceau de corniche

dans le mur d'un bâtiment
liors église

T.

û*

une pierre avec des restes

d'enduit et de peintures

dans un bâtiment loin de

l'éslise
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LA RECOT{STRUCTTON

La famille COSTE : Jacques Coste, consul de la communauté de ê#rières en 1711, habitait le
mayage du Temple. Sur un registre de 1791, Pierre Coste est propriétaire et habite le hameau du
Temple (sur ce même registre figure dans la liste des propriétaires de Cabrières "La Nation",
certainement pour Tiberet, puisque tout a été vendu comme bien national en août Il92). Dans un
livre des mutations de propriétés ouvert en mai 1835, on peut lire que suite à un partage daté du10
avril 1834, les biens dé Piene Coste sont allés pour partie à Evariste Coste habitant au Temple, et
pour I'autre partie à Bathilde Coste épouse Benjamin Vaillé, avec Tiberet. Ces derniers ont certaine-
ment entrepris la reconstruction de Tiberet. Pierre Coste avait donc dû racheter à la famille Garel,
entre 1802 et 1834, les biens qu'elle possédait au Temple et à Tiberet. Sur l'état des sections
commencé en 1913, Tiberet et le Temple sont à nouveau réunis entre les mains de Louise Coste
veuve de Gustave Bessière, demeurant au Temple. Cette dame a vendu I'ensemble en 1923.

La reconstruction a dû commencer en 1837, coflrme I'indique le claveau central de la porte
d'entrée de l'ancienne église. Tiberet a été reconstruit sur les substructions de I'ancienne église, tout
en respectant son volume et sa forme, notamment pour les cinq pans de I'abside. Des bâtiments
adjacents ont été rajoutés dans le prolongement de l'église à I'est et à I'ouest. Les deux arcs
diaphragmes en plein cintre construits dans I'ancienne église, étaient destinés, comme le démontre
I'emplacement des poutres, à supporter un logement au-dessus du chæur et un paillé au-dessus de la
nef, comme I'indique aussi I'unique fenêtre caractéristique située dans le mur sud, tout en dégageant
un grand espace au sol. L'arc construit dans un bâtiment annexe servait à raccourcir la portée des
poutres qui soutenaient le toit. La construction s'est probablement terminée vers 1840, comme en
témoigne le claveau central de la porte d'accès au logement située à l'étage.



I

l'église: arcs avec vue sur le mur ouest l'église; arcs avec vue sur le mur est

le logement : vue intérieure

En 1g37, les moulins fonctionnaient encore et Tiberet ainsi reconstruit était en service en 1878'

En effet, lorsqu,Alb#'Ë;#;Ïit;?;î;;liui", il avait vu une cave dans l'église et un pressoir à vin

dans le chæur. Par contre, il ne dit rien iurles âouhns, et en 1892, un seul moulin était en service à

Cabrières, sur la rivière BoYne.

Sur un cadastre de 1833, déPosé aux

Archives départementales à Montpellier et

tenu à iour à l'époque, on peut voir que les

bâtiments y ont ete dessinés, mais qu'ils

sont qualifiés tout simplement de.ruines'
Le caâastre "napoléonien" est resté en ser-

vice jusqu'en 1939, date .a laquelle il a été

r"mpiacé par I'actuel, qui mentionne aussi

Tiberet comme ruine.

Les archives connues ne permettent pas

de dire avec précision à quelle date.Tiberet
a été abandônné. C'est très certainement
lorsoue les moulins ont cessé de toumer et
quand Tiberet et le Temple ont été réunis à
,ioou"uo. La propriétaire a dû transférer
I'activité vinicble de Tiberet au Temple,
c'est-à-dire tout à la fin du XIX" siècle, ou
au tout début du XXe siècle.

('

Après le temps des seigneurs est venu celui des propriétaires, et Tiberet en a
souvent changé...

On trouve :

I79I- La Nation,

1792 (aoùt)- les citoyens Clergue de Neffiès et Nolet de Lauriol,

i 802- le citoyen Bazille Garel.

1834 (avant)- M. Pierre Coste, au Temple,

1834- Mme Bathilde Coste, épouse Benjamin Vaillé, qui ont reconstruit Tiberet
tel que nous le connaissons aujourd'hui.

1913 (avant)- Mme Louise Coste, veuve Gustave Bessière, au Temple,

1923- M. Joseph Nougaret, négociant en bestiaux à Paulhan,

1928- M. Jean Balestier, négociant à Clermont I'Hérault qui a vendu une partie
de la source à la commune de Fontès et installé I'eau au Temple.

l94l- la Société Civile Immobilière du domainede Tiberet, à Montpellier (les
frères Bonnet),

1953- M. et Mme Gaston Salanova, au Temple.

1962- M. Francis Féraud, à Marseille.

1966- M. et Mme André Dellis, au Temple. La famille Dellis avait enlevé tous
les gravats tombés dans I'ancienne église, lui donnant à peu près son
aspect actuel et transformé le bassin en piscine.

2000 (le 18 octobre)- la commune de Cabrières.

En achetant Tiberet, le conseil municipal a pour ainsi dire bouclé la boucle : de
la nation à la commune, Tiberet est redevenu un patrimoine commun et public.



PLANs D'BNSEMBLE DES gÂuMENrs
fsource : rnairie de Cabrières)
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CONCLUSIOT{

Ici se termine cette histoire générale de Tiberet.
Je I'ai voulue non seulement complète et précise,
mais aussi la plus proche possible de la réalité. Pour
cela, j'ai repris âes écrits existant, tout en les

complêtant pâr des documents d'archives fournis par
des personnes intéressées par ce livre, ainsi que par
des 

^ 
recherches personnelles puisées dans des

archives officielles et dignes de foi.

Bien sûr, je suis conscient que cette histoire est

certainement incomplète, que tous les mystères de

Tiberet n'ont pas été percés, et que les archives n'ont
pas livré tous leurs secrets, notamment en ce qui
èoncerne les Templiers à Tiberet, l'église et les

seigneurs. Consulfer les archives est un loisir
passionnant, mais de longue haleine, et si je n'y avais
pas mis un terme, ce livre ne serait sorti que dans
plusieurs années. Alors, je laisse à d'autres plus
jeunes, qui ne manqueront pas de se passionner pour
1e patrimoine local èt son histoire, ie soin de complé-
ter un.jour cette petite histoire de Tiberet.

Puisse ce modeste opuscule contribuer à la pro-
tection et à la mise en valeur de notre patrimoine
local et à éveiller quelques vocations d'archéologue.
En effet, à Tiberet même, s'il ne peut être fait grand-
chose pour l'église sinon protéger ce qu'il en reste, il
en va àutrement pour les moulins. On peut d'abord
éviter qu'ils s'inondent ! Ensuite, pour I'un, o,n poy-
rait dégager complètement les meules et la salle
hydrau[que tout en évitant I'envahissement par.,Ia
végétation, et pour I'autre, enlever les pierres inutiles
dans le sous-sol et les herbes sur le toit.

Sans parler du troisième, où tout reste à faire...

Avec mes remerciements, et en espérant avoir
retenu un peu de votre attention,

A.M.
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