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PERMANENCE ET RENOUVELLEMENT  
DES OLIGARCHIES MUNICIPALES : 

RÉFLEXIONS MÉTHODOLOGIQUES À PARTIR DE L’EXEMPLE  
DE VILLENEUVE D’AGENAIS (1559-1789)

Laurent Coste

J’ai eu l’honneur de vous marques le 15 septembre dernier qu’en demandant 
le remplacement des sieurs Duffau, Biers et Landier consuls à Villeneuve 
d’Agen à qui on attribuoit de vouloir se maintenir dans ces places pour des 
raisons d’intérêts, ils sont en exercice depuis plus de six ans, il est juste que 
chaque cytoyen en état de remplir les fonctions municipales y soit appellé 
à son tour 1. 

C’est en ces termes que, le 18 novembre 1779, l’intendant de Bordeaux Dupré 
de Saint-Maur fait part au duc d’Aiguillon de ses impressions sur la municipalité 
de Villeneuve d’Agenais, aujourd’hui Villeneuve-sur-Lot. À un moment 
où, partout en France, la nomination des magistrats par commission royale 
s’accompagne d’un allongement des mandats, le commissaire départi s’inquiète 
du faible renouvellement des consuls qui en est la conséquence. Les multiples 
plaintes contre la prorogation des édiles, le non renouvellement statutaire des 
corps de ville, les mémoires favorables au rétablissement de la liberté électorale, 
tout prouve que la concentration du pouvoir en un petit nombre de mains, et 
toujours les mêmes, n’est pas appréciée, à l’exception peut-être de ceux qui en 
sont les bénéficiaires. Cet état de fait n’a sans doute pas peu contribué à forger 
l’image de l’oligarchie municipale d’Ancien Régime, largement véhiculée par 
Alexis de Tocqueville dans son célèbre essai L’Ancien Régime et la Révolution.

Cette vision d’un groupe social sclérosé, parfois incompétent, mais toujours 
jaloux de ses propres intérêts, a été fortement écornée ces dernières années. 
L’exercice du pouvoir municipal est cependant complexe, tant les institutions 
varient d’une province à l’autre, et d’une ville à l’autre, même dans le cas de 
localités voisines. De nombreux critères permettent cependant d’approcher les 
modes de dévolution du pouvoir, ainsi que le degré de renouvellement des 
milieux dirigeants. Le cas de Villeneuve d’Agenais, petite ville de 5 000 habitants 

1 Archives départementales de Gironde [désormais AD Gironde], C 772, n° 2.
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au xviiie siècle, montre que les instruments de mesure élaborés depuis les 
années 1990, apportent d’utiles éclairages sur les diverses facettes de l’oligarchie 
municipale.

Le régime institutionnel et la pratique électorale des élites villeneuvoises jouent 
un rôle non négligeable dans le processus d’oligarchisation du pouvoir local. 
Le recours à l’analyse diachronique des patronymes municipaux, sur le modèle 
de ce qui a été pratiqué pour Lille et Valenciennes, confirme l’impression d’un 
pouvoir concentré en un petit nombre de mains. Enfin, alors que, dans bien 
des villes, l’extinction biologique, l’ascension sociale des familles, les courants 
migratoires favorisent un profond renouvellement des élites, le poids des 
dynasties, tel qu’il peut être mesuré en l’absence de reconstitution des familles, 
paraît suffisamment solide pour leur assurer une place de choix au consulat.

DES INSTITUTIONS AU SERVICE D’UNE OLIGARCHIE ?

Dans un Sud-Ouest aquitain divisé entre les consulats, caractéristiques des 
villes du Midi de la France, et les jurades de la façade atlantique, héritières 
des institutions mises en place par les rois-ducs Plantagenêt, Villeneuve 
d’Agenais, située à l’est de l’intendance de Bordeaux, appartient à la première 
catégorie 2. Elle est dirigée par un collège de six consuls dont le premier jouit 
d’un prestige particulier sans que l’on puisse toutefois l’assimiler totalement 
au maire des échevinages du nord du royaume 3. La ville s’étendant de part 
et d’autre du Lot, les deux paroisses avaient servi de base à la répartition du 
pouvoir municipal, les consuls étant, d’une certaine manière, les représentants 
d’un quartier. L’arrêt du parlement du 24 mars 1599, confirmé par celui du 
28 juin 1618, ordonne en effet que « les consuls de Villeneuve d’Agenois 
seront pris de l’une et de l’autre paroisse Sainte-Catherine et Saint-Étienne ». 
Quatre consuls étaient pris dans la paroisse Sainte-Catherine et deux dans la 
paroisse Saint-Étienne 4.

2 Laurent Coste, « Le modèle municipal aquitain sous l’Ancien Régime », dans À la recherche 
de l’Aquitaine, dir. Josette Pontet, Jean-Paul Jourdan et Marie Boisson, Pessac, CAHMC-
université Bordeaux  III, 2003, p.  72, 77-79. Comme dans l’ensemble du royaume, les 
consuls prirent le nom d’échevins pendant la réforme Laverdy qui mit en place à Villeneuve 
un maire, assisté d’un premier échevin et de trois échevins.

3 Une délibération du 2  septembre 1537 décide, pour soulager le premier consul, que la 
présidence de la communauté serait exercée à tour de rôle par chaque consul pendant une 
semaine. Cette dignité de consul mage ne resta pas longtemps en vigueur. Voir Auguste 
Cassany-Mazet, Annales de Villeneuve-sur-Lot et de son arrondissement, remontant au 
règne des deux derniers rois Nitiobriges, avec chartes, titres et actes justificatifs..., Agen, P. 
Noubel, 1846, p. 183.

4 AD Gironde, C 813, n° 36.
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Toutefois, comme dans de nombreuses villes, ce collège fut réduit au 
cours de l’époque moderne. Cette contraction du nombre de magistrats 
municipaux, qui n’allait pas dans le sens d’une participation accrue des 
habitants au pouvoir, avait des causes variées. Elle pouvait être consécutive 
à une révolte urbaine que le pouvoir royal sanctionnait par une réforme 
institutionnelle qui facilitait la surveillance d’un petit groupe d’édiles par les 
autorités supérieures ; elle pouvait aussi résulter d’une demande des familles 
en place qui, sous des prétextes plus ou moins avoués, souhaitaient éliminer 
certains milieux de l’exercice du pouvoir urbain. Les cas de sanctions sont 
multiples, surtout au xvie siècle : Bordeaux en 1550 après la révolte antifiscale 
de 1548, Lyon en 1598 après l’échec de la Ligue, Limoges en 1602 après la 
révolte de la Pancarte 5. Par la suite, d’autres villes sont touchées, à l’image 
de Marseille en 1660. La « réaction oligarchique » est par contre nettement 
affichée à Dax, Nantes, Abbeville ou Villeneuve d’Agenais. À Dax, en 1513, 
c’est après l’élection d’un barbier et d’un savetier que les jurats demandent 
la réduction de leurs effectifs de douze à quatre 6. À Nantes, les corps de 
ville, dans la séance du 18 avril 1573, insinuent que « le petit nombre de 
notables personnages […] dignes, capables de telles charges » nécessite une 
contraction du Petit Bureau, qui est accordée par Henri III en août 1581 7. 
À Villeneuve, cette réduction témoignait par ailleurs d’une hiérarchisation 
des paroisses qui servaient de base à la répartition des charges. Le 3 janvier 
1672, la communauté de la ville, en avalisant la proposition de Monsieur de 
Neymat, sieur de Monmarès, premier consul, demandait au maréchal d’Albret 

qu’il n’y eut que quatre consuls en cette ville, scavoir trois du côté de la paroisse 
Sainte-Catherine et un en celle de Saint-Étienne, à cause du peu de familles 
qui s’y trouvent capables d’être admises aux dittes charges dans la ditte paroisse 
Saint-Étienne, ce qui cause dans toutes les élections beaucoup de confusion et 
de trouble 8.

5 Laurent Coste, Messieurs de Bordeaux. Pouvoirs et hommes de pouvoir à l’hôtel de ville 
(1548-1789),   Bordeaux, FHSO, 2006  ; Stéphane Claude Gigon, Contribution à l’histoire 
de l’impôt sous l’Ancien Régime  : la révolte de la gabelle en Guyenne, 1548-1549, 
Paris, Honoré Champion, 1906  ; Annette Finley-Croswhite, «  Absolutism and Municipal 
autonomy : Henry IV and the 1602 Pancarte revolt in Limoges », dans Society & Institutions 
in early Modern France. Essays presented to J. Russell Major, dir. Mack P. Holt, Athens, 
University of Georgia Press, 1991, p. 84 ; Yann Lignereux, Lyon et le roi. De la « bonne ville » 
à l’absolutisme municipal (1594-1654), Seyssel, Champ Vallon, 2003, p. 177-190.

6 Verbal de la Coutume de la cité et prévosté de Dax, cité par François Abbadie, Histoire de la 
commune de Dax, Dax, L. Labèque, 1898, p. 67.

7 Guy Saupin, Nantes au xviie siècle. Vie politique et société urbaine, Rennes, PUR, 1996, p. 19.
8 AD Gironde, C 813, n° 37.
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Ainsi, les habitants de Saint-Étienne se voyaient assigner une place inférieure 
dans la communauté en raison de leurs incapacités et de leur mauvais esprit. 
Une telle accusation était courante et efficace auprès des autorités royales, 
toujours soucieuses d’éviter des assemblées tumultueuses 9. Le maréchal 
d’Albret donna son accord le 12 janvier et, sur le rapport du conseiller Duval, 
le parlement homologua la décision par arrêt du 1er août suivant. Saint-
Étienne était donc plus fortement frappée puisqu’elle perdait la moitié de sa 
représentation et qu’elle ne fournissait plus qu’un quart du consulat au lieu 
du tiers auparavant. Les paroissiens ne supportèrent donc pas de nouvelles 
humiliations et protestèrent auprès du gouvernement lorsque, dans la seconde 
moitié du xviiie siècle, les subdélégués tentèrent d’évincer tout représentant de 
Saint-Étienne au consulat, que ce soit Maydieu ou Ménoire, ce dernier, par son 
appartenance à l’une des familles patriciennes de la ville, ne pouvant ignorer 
la règle en vigueur depuis 1672 10. Les subdélégués semblaient avantager la 
paroisse où résidaient la plupart des marchands, des bourgeois, des nobles et 
des hommes de loi 11.

Villeneuve d’Agenais, comme la plupart des consulats, se caractérise par une 
structure pyramidale, le collège consulaire ne constituant que le sommet de 
l’édifice institutionnel. Si le pouvoir est oligarchique, en ce sens qu’il est réservé 
à un petit nombre de magistrats, il ne faut pas négliger les autres structures 
municipales. Un plus grand nombre d’habitants peut être invité à donner son 
avis, en vertu de l’adage du droit canon Ce qui regarde tout le monde, doit être 
discuté et approuvé par tous. Mais, dans bien des villes, grandes ou petites, la 
participation de l’ensemble de la communauté se réduit comme peau de chagrin. 
L’assemblée générale ne réunissait cependant jamais la totalité des citadins. Ce 
sont 150 signatures des « trois ordres manans et habitans de la ville de Villeneuve 
d’Agenois » qui, le 15 novembre 1589, approuvent l’engagement de « vivre et 
mourir en la religion catholique, apostolique et romaine, la maintenir et soutenir 
de même » 12. On y remarque, au premier rang, le nom des consuls et des jurats. 

9 Guy Saupin, «  Les artisans dans les corps politiques urbains en France sous l’Ancien 
Régime », dans Le Peuple des villes dans l’Europe du Nord-Ouest (fin du Moyen Àge-1945), 
(actes du colloque de Villeneuve-d’Ascq, 2001), dir. Philippe Guignet, Villeneuve-d’Ascq, 
université Lille III, 2002, p. 369-379.

10 AD Gironde, C 813 n° 36.
11 Maryse Duboy, Étude sociale comparée de Penne et de Villeneuve au milieu du xviiie siècle 

(1751-1759) d’après les contrats de mariages et les testaments, mémoire de maîtrise, 
université Bordeaux III, 1982, p. 26. Cette hiérarchie est confirmée par la valeur des biens. 
L’estimation moyenne des biens au décès entre 1740 et 1769 s’élève à 370 livres à Saint-
Étienne et à 892 livres à Sainte-Catherine. Laetitia Alberi, Le Cadre de vie des habitants 
de Villeneuve-d’Agenais au xviiie siècle d’après les inventaires après décès, mémoire de 
maîtrise, université Bordeaux III, 1999, annexes, p. 7-8.

12 Auguste Cassany-Mazet, Annales de Villeneuve-sur-Lot..., op. cit., p. 305.
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La communauté de Villeneuve réservait en effet aux consuls sortants de charge 
une place de choix au sein d’un conseil restreint nommé jurade. Il en était de 
même à Marmande, Bazas, Agen, ou Sainte-Livrade 13. C’est ce conseil qui 
seconde les consuls et qui élimine peu à peu l’assemblée générale villeneuvoise. 
C’est ainsi, « par acte de jurade », que le nombre des consuls fut réduit de 
six à quatre en 1672, lors d’une réunion qui regroupait cinq consuls et seize 
jurats. C’est ce conseil de jurade qui, chaque 15 septembre, élit les nouveaux 
consuls. Le système électoral villeneuvois, assez proche de celui de Bordeaux, 
est parmi les plus restrictifs qui soient. Il n’offre guère de barrière à la tentation 
oligarchique des élites en place puisque ce sont les consuls sortants qui désignent 
leurs successeurs et les soumettent à l’approbation des jurats, c’est-à-dire leurs 
prédécesseurs. L’élection est donc le fait d’un corps électoral réduit de quinze 
à vingt personnes. Certes, cette confirmation n’est pas automatique mais les 
oppositions de la jurade sont peu nombreuses et suscitent de violentes réactions 
des consuls 14. Ces derniers jouissent donc, « en théorie », d’une grande liberté 
de choix, comme le déclarent, en septembre 1750, les jurats pour qui « chaque 
consul a droit de nommer son successeur pourveu que le sujet soit sans reproche ». 
Ce choix se fait presque systématiquement dans la  sanior pars de la communauté.

Ainsi, peu à peu, l’exercice du pouvoir municipal a-t-il été réduit à un petit 
nombre de personnes, numériquement et socialement.

UN POUVOIR RÉSERVÉ À UN NOMBRE DE PLUS EN PLUS RÉDUIT DE FAMILLES

La réduction du nombre des consuls, le rôle accru de la jurade pourraient 
laisser croire à un processus inexorable d’oligarchisation, de concentration, 
et donc de sclérose. Pourtant, les études menées sur des corps de villes ont 
démontré que, dès le Moyen Âge, « la porte des conseils s’entrouvrait plus ou 
moins largement » 15.

Dans son étude des villes de la France du Nord, Philippe Guignet, grâce aux 
listes fournies par Victor Derode et à la lecture des registres de délibérations 
des échevinages, a élaboré une méthode d’analyse diachronique des effectifs 
pour mesurer le plus ou moins grand renouvellement des élites municipales 16. 

13 Cette dénomination de jurade, dans une ville de consulat, non loin des jurades du Bordelais, 
explique pourquoi, au Moyen Âge, la chancellerie des rois-ducs hésitait pour savoir si 
certaines communautés d’habitants de l’Agenais avaient des jurats ou des consuls. Histoire 
de l’Aquitaine, dir. Charles Higounet, Toulouse, Privat, 1971, p. 202.

14 On peut citer le cas, au xviiie siècle, des élections de 1728, 1738 et 1748. AD Gironde, C 730, n° 43.
15 Histoire de la France urbaine, t.  II, La ville médiévale des Carolingiens à la Renaissance, 

dir. Jacques Le Goff, Paris, Le Seuil, 1980, p. 510.
16 Philippe Guignet, Le Pouvoir dans la ville au xviiie siècle. Pratiques politiques, notabilité et 

éthique sociale de part et d’autre de la frontière franco-belge, Paris, EHESS, 1990, p. 333-335.
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La première analyse consiste à recenser les patronymes présents à l’hôtel de ville 
par tranche de vingt-cinq ans, soit la durée approximative d’une génération 
et ce, quel que soit le nombre de fois où le patronyme apparaît. Il faut ensuite 
repérer, pour chaque période, la tranche chronologique où le patronyme est 
attesté pour la première fois, ce qui permet de mesurer la durée de présence. 
Ce tableau met ainsi en évidence le nombre de patronymes associés au pouvoir 
municipal et son évolution tout au long de l’époque moderne. L’idéal serait, 
pour mesurer finement l’ancienneté de présence des patronymes, de connaître 
les noms depuis le milieu du xve siècle. Dans son ouvrage sur Villeneuve, 
Auguste Cassany-Mazet dresse la liste des consuls en charge entre 1555 et 
1766 17. Cette liste a pu être poursuivie jusqu’en 1789 grâce à la consultation de 
la correspondance échangée entre les magistrats, le subdélégué et l’intendant 
de Guyenne 18. 

Tableau 1. Ancienneté des familles classées en fonction de leur première apparition 
(données brutes)

Période de 
1e élection

1550-
1574

1575-
1599

1600-
1624

1625-
1649

1650-
1674

1675-
1699

1700-
1724

1725-
1749

1750-
1774

1775-
1789

Avant 1475
1475-1499
1500-1524 3 1 3 2 2 1 0 1 1 0
1525-1549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1550-1574 56 26 17 14 13 10 10 6 8 1
1575-1599 46 22 13 9 5 6 3 3 0
1600-1624 41 21 11 6 4 4 3 1
1625-1649 38 19 11 6 6 3 2
1650-1674 23 7 6 5 5 1
1675-1699 23 7 3 3 1
1700-1724 16 6 6 2
1725-1749 19 5 1
1750-1774 9 2
1775-1789 2
Nombre de 

familles
59 73 83 88 77 63 55 53 46 13

L’évolution des effectifs met en évidence deux processus opposés. Jusqu’au 
milieu du xviie siècle, le nombre de patronymes augmente régulièrement, 
passant de 73 en 1575-1599 à 88 en 1625-1649. La période 1650-1674 est 
marquée par un tassement dû en partie à la réforme de 1672, qui réduit le 
nombre de consuls de six à quatre. Celle-ci jouant à plein les années suivantes, le 
nombre de patronymes connaît une érosion régulière jusqu’à la fin du règne de 

17 Auguste Cassany-Mazet, Annales de Villeneuve-sur-Lot..., op. cit., p. 169-187.
18 Il serait possible, au prix d’un fastidieux dépouillement des registres notariés de la ville, 

de reconstituer la liste pour la première moitié du xvie siècle, puisque les édiles indiquent 
systématiquement leurs fonctions lorsqu’ils passent des actes.
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Louis XV. Cette diminution de plus de 47 % entre 1625-1649 et 1750-1774 a, 
comme dans les autres villes du royaume, des causes multiples. Outre le facteur 
strictement institutionnel, le jeu politique local et l’action de la monarchie ne 
peuvent être négligés. Le xviiie siècle voit en effet se multiplier les prorogations 
de mandats. Si la liste établie par Auguste Cassany-Mazet n’indique pas, le plus 
souvent, la cause de cet allongement des mandats, elle montre que, parfois, 
la continuation des sortants est le fait de la jurade. Ainsi, en 1706, les consuls 
Pélambert, Haberes, Maydieu et Veyres furent réélus. Très souvent cependant, 
cette continuation ne concerne que le premier consul, qui fait de plus en plus 
figure de véritable chef du consulat, puisque la durée lui confère davantage 
d’autorité et une meilleure connaissance des dossiers. Ce sont donc les nobles, 
ou les seigneurs vivant noblement, qui en tirent profit puisque la première 
charge leur est presque systématiquement attribuée. Jean de Grelot, écuyer, élu 
en 1703 est prorogé en 1704, avant d’être à nouveau en place en 1712-1713 
et en 1718-1719. Hector de Lansac, sieur de Moncenot, est premier consul 
en 1710 et 1711, 1715 et 1716, 1720 et 1721. Cette dernière réélection ayant 
suscité l’opposition du procureur du roi de la ville, les prorogations devinrent 
de moins en moins automatiques par la suite. L’avocat Cantagrel, le chevalier 
de Poussou ne furent ainsi en charge qu’une fois, mais les cas de prorogation 
ne disparurent pas totalement. Le pouvoir royal œuvra aussi en faveur de la 
concentration des pouvoirs par sa politique de création d’offices. La charge de 
troisième consul n’eut ainsi qu’un seul titulaire entre 1707 et 1717, le chirurgien 
François Monfourton ayant acquis l’office. Lorsque les charges redevinrent 
vénales pendant la guerre de succession de Pologne, les consuls élus en 1734 
furent maintenus jusqu’en 1738, faute d’acquéreurs.

Villeneuve n’est cependant pas un cas isolé. Sans étendre l’analyse à l’ensemble 
du royaume, voire de la généralité, une même tendance apparaît à Agen, avec 
un léger décalage. L’augmentation des effectifs s’y poursuit jusqu’en 1675-1699, 
mais le xviiie siècle est aussi marqué par une constante diminution. Marmande 
connaît une relative stabilité jusqu’en 1700-1724, avant de connaître une 
tendance à la baisse sous le règne de Louis XV 19.

Le règne de Louis XVI accentue cette évolution d’une façon très marquée. 
Les renouvellements statutaires disparaissent au profit d’une prorogation des 
mandats, certes favorable au contrôle des représentants du roi, mais au prix d’un 
moindre renouvellement des magistrats, dont la correspondance administrative 
se fait l’écho. La baisse est de 72 % à Villeneuve, de 73 % à Agen, de 60 % à 
Bergerac et de 32 % seulement à la Réole. Le processus de concentration du 

19 La liste de Marmande présente quelques lacunes.
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pouvoir est alors à son maximum. À Villeneuve, une douzaine de familles se 
partagent les responsabilités urbaines suprêmes, six fois moins qu’au milieu du 
xviie siècle.
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Fig. 1. Évolution du nombre de patronymes municipaux

La disposition du tableau permet par ailleurs de mesurer le taux de 
renouvellement des élites municipales en mettant en évidence les patronymes 
nouveaux qui intègrent le corps de ville et ceux qui sont présents depuis une 
longue période. Si l’on excepte les deux premières périodes couvrant la fin du 
xvie siècle, la part des nouvelles familles oscille entre 30 et 40 %. Elle diminue 
de 1600 à 1674, puis connaît des fluctuations avant de chuter à partir du 
règne de Louis XV. Les familles présentes pour la première fois au consulat 
passent de 35,8 % en 1725-1749 à 19,6 % en 1750-1774 et à 15,3 % sous 
le règne de Louis XVI, mais leur part est encore plus faible si l’on prend en 
compte les mandats, les familles anciennes en cumulant plus souvent que les 
nouveaux venus.
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Fig. 2. Part des patronymes entrés pour la première fois au consulat

L’évolution est la même, à un niveau légèrement supérieur, pour Agen. Il 
faut cependant relativiser, car dans bien des villes, les nouvelles familles se 
rattachent en fait, par mariage très souvent, aux anciens lignages municipaux. 
L’étude patronymiques néglige aussi les ascendants maternels. Là où 
la reconstitution des familles a été menée, on constate qu’un dixième au 
moins des nouveaux venus ne le sont pas vraiment et sont déjà « affiliés » à 
l’hôtel de ville, pour reprendre l’expression d’un jurat bordelais, d’origine 
nantaise mais marié à une héritière d’une grande famille patricienne 20. Une 
telle analyse n’est pas encore possible pour Villeneuve, mais on constate, à la 
lecture de quelques généalogies érudites, que les vieilles familles consulaires 
sont apparentées, à l’image des Galaup, alliés aux Reyre et aux Douzon ou de 
celle des Ménoire et des Mothes-de-Blanche 21. Ce qui caractérise cependant 
Villeneuve, petite ville des confins de l’Agenais, dépourvue d’infrastructures 
administratives, c’est bien davantage la part importante et croissante des 
lignages implantés au pouvoir depuis plus de quatre générations. À partir de 
1650, les patronymes très anciens, ceux auxquels Claude Petitfrère réserve le 
qualificatif de patriciens, ne cessent de progresser, passant de près de 20 % des 
noms de familles à la moitié.

20 Laurent Coste, Messieurs de Bordeaux..., op. cit., p. 219.
21 Généalogie des Galaup dans Jean Goasguen, « Aspects de la vie économique, sociale et 

municipale à Villeneuve d’Agenais aux xviie et xviiie siècle d’après les archives de la famille de 
Galaup », Annales du Midi, t. 74, octobre 1962, p. 396.
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Fig. 3. Pourcentage des familles anciennes 
(présentes depuis plus de quatre générations)

Le consulat villeneuvois ne constitue en aucun cas une exception car, à 
quelques rares exceptions près, les petites villes de Guyenne sont dominées par 
les vieilles familles 22.

LE POIDS DES DYNASTIES, UNE CARACTÉRISTIQUE DES PETITES VILLES

La réduction du nombre de patronymes représentés à l’hôtel de ville, la 
part croissante des vieux lignages, incitent à évoquer un recrutement de plus 
en plus oligarchique. Toutefois, la méthode diachronique, si elle permet de 
suivre l’évolution des familles, ne préjuge en rien de la concentration du 
pouvoir et d’un éventuel monopole des places par un groupe de dynasties 
omniprésentes. Les listes de magistrats publiées par les érudits tels qu’Auguste 
Massany-Cassanet permettent d’analyser la concentration du pouvoir et d’en 
présenter un schéma suggestif sous la forme d’un graphique qui emprunte sa 
dénomination à la démographie. Il s’agit de ce que j’appelle une « pyramide 
patricienne », dont l’élaboration s’apparente à la pyramide des âges. Les 
patronymes représentés au pouvoir sont indiquées à droite en chiffres bruts, 
à gauche en pourcentage. Les tranches de la pyramide indiquent le nombre 
de mandats recensés par patronymes, les mandats prorogés ou les réélections 
successives étant comptabilisés puisque la présence d’un nom sur la longue 
durée diminue les chances d’entrer dans le corps de ville. Si l’on connaissait 

22 Laurent Coste, Le Lys et le Chaperon. Les oligarchies municipales en France de la Renaissance 
à la Révolution, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 2007, p. 77-78, 287.
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l’identité de chaque magistrat et ses liens de parenté avec les individus portant 
le même nom, il serait possible de bâtir cette pyramide en comptabilisant le 
nombre d’édiles par famille. La liste villeneuvoise ne le permet pas et il faut se 
contenter des mandats, avec des résultats malgré tout fort intéressants. 

PYRAMIDE SIMPLIFIÉE DE VILLENEUVE D’AGENAIS
(1555 - 1789)

Familles présentes une fois

Familles présentes deux fois

Familles présentes trois fois et plus

41,3 % 115

16,8 % 47

41,9 % 117

En % du total En nombre de familles

Fig. 4. Pyramide patricienne de Villeneuve (1555-1789) : 
modèle simplifié, établi à partir des patronymes

Cette pyramide regroupe les données en trois tranches : la première, constituée 
par les patronymes qui n’apparaissent qu’une fois entre 1555 et 1789, la 
deuxième, par ceux qui sont cités deux fois et la dernière par ceux qui ont été 
présents au moins trois fois au pouvoir. Ce faisant, comme pour les courbes 
diachroniques, il faut considérer qu’un patronyme correspond à une famille.  La 
pyramide villeneuvoise n’a pas la forme d’un parasol comme celle des grandes 
capitales provinciales du royaume, Bordeaux, Toulouse, Lyon, ou naturellement 
Paris. Elle présente une forme assez originale de pyramide presque écrasée. Ceux 
qui n’apparaissent qu’une fois et que l’on pourrait qualifier de « météores » ou 
d’« intermittents » de l’hôtel de ville ne sont pas majoritaires, dépassant à peine 
les 40 %, soit à peine plus que les patronymes représentés trois fois et plus.

PYRAMIDE SIMPLIFIÉE DES MANDATS

Familles présentes une fois

Familles présentes deux fois

Familles présentes trois fois et plus

79,8 % 830

9,0 % 94

11,2 % 117

En % des mandats En nombre de mandats

Fig. 5. Pyramide patricienne de Villeneuve (1555-1789) : 
modèle simplifié, établi à partir des mandats
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En réalisant, sur le même principe, une pyramide des mandats et non plus des 
patronymes, la notion de pouvoir confisqué, monopolisé par quelques-uns, est 
renforcée. Les patronymes qui n’apparaissent qu’une fois ne représentent qu’un 
dixième des charges alors que ceux présents trois fois et plus en monopolisent 
les huit dixièmes.

Familles présentes une fois
Familles présentes deux fois
Familles présentes trois fois 

Familles présentes quatre fois
Familles présentes cinq fois
Familles présentes six fois 

Familles présentes sept fois
Familles présentes huit fois
Familles présentes neuf fois et plus

PYRAMIDE COMPLÈTE DE VILLENEUVE D’AGENAIS
(1555-1789)

8,6 % 24

6,8 % 19

2,9 % 8

3,6 % 10

5,0 % 14

3,6 % 10

10,8 % 30

16,8 % 47

41,9 % 117

En % du total En nombre de familles

Fig. 6. Pyramide patricienne de Villeneuve (1555-1789) : 
modèle complet, établi à partir des patronymes

Au sommet, une vingtaine de familles qui accèdent au pouvoir plus d’une 
dizaine de fois au consulat accaparent près d’un tiers des charges. Mais ces 
familles ont-elles pour autant constitué des dynasties ? La notion de dynastie 
municipale est difficile à appréhender car l’accès au pouvoir, la durée de 
présence, varie très nettement d’une ville à l’autre. Même si, au sens strict, le 
terme de dynastie s’applique plus volontiers à une succession de souverains, 
voire à des officiers jouissant de l’hérédité des charges, il a été largement utilisé 
par les historiens des municipalités 23. Selon Guy Saupin, le terme 

doit être réservé à un groupe centré sur une lignée illustrant un patronyme, 
servant de tronc central sur lequel viennent se rattacher directement des 
rameaux secondaires après mariages. Seule cette permanence dans le temps d’un 
lignage dominant fournit la cohérence indispensable pour atteindre la réalité 
dynastique 24.

23 Selon le Furetière, une dynastie est un « terme d’historiens qui se dit d’une lignée ou suite 
de rois qui ont régné l’un après l’autre dans un royaume ». Pour le Robert, il s’agit de « la 
succession des souverains d’une même famille » et, au sens figuré, d’une « succession 
d’hommes célèbres, dans une même famille ».

24 Guy Saupin, «  Les oligarchies municipales en France sous l’Ancien Régime  : réflexion 
méthodologique sur l’analyse historique de leur reproduction à partir de l’exemple de 
Nantes  », dans Construction, reproduction et représentation des patriciats urbains de 
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Cette position repose sur l’association de rameaux et la permanence. Les listes 
de magistrats publiées ne permettent cependant de suivre que les dynasties 
patrilinéaires, en supposant d’ailleurs que le nom suivi tout au long de la 
période a été porté par les représentants d’une même famille et non par des 
homonymes, ce qui n’est pas assuré, surtout pour les patronymes communs. 
De toute manière, l’absence de registres paroissiaux fiables avant le milieu du 
xviie siècle rendrait difficile la reconstitution des familles pour les débuts de 
l’époque moderne, à l’exception des familles nobles qui avaient souvent une 
généalogie. La permanence est par ailleurs difficile à établir car, à la différence 
de ce que l’on peut constater pour les dynasties de souverains, voire celles de 
magistrats, l’exercice des fonctions municipales est de courte durée, à l’exception 
de rares villes à l’échevinage viager comme Poitiers, et l’existence d’une dynastie 
repose en fait sur la réapparition régulière d’un même patronyme, sans qu’il 
faille accorder une trop grande importance, à mon avis, à l’intervalle existant 
entre deux mandats 25.

Les études menées sur Bordeaux m’ont conduit à retenir quatre critères pour 
repérer sur des listes de magistrats les éventuelles dynasties patrilinéaires 26. 
Une dynastie doit avoir été nommée au moins quatre fois – ce qui exclut 
ce que Guy Saupin appelait pour Nantes les « dynasties inférieures » –, 
avoir une longévité minimale d’un siècle 27, avoir siégé au cours de quatre 
tranches de vingt-cinq ans, le cas échéant avec interruptions. On peut aussi 
mentionner le nombre de siècles de présence. Cette méthode avait permis 
de déceler dix-sept à dix-huit dynasties bordelaises, soit 3,5 % de l’effectif, 

l’Antiquité au xxe siècle (actes du colloque de Tours, 1998), dir. Claude Petitfrère, Tours, 
Centre d’histoire de la ville moderne et contemporaine, 1999, p. 98.

25 Je ne tiens généralement pas compte de cet intervalle, du moins pour la période étudiée. 
Cependant, lorsque cela est possible, je considère comme issus de différentes familles 
les patronymes représentés entre 1550 et 1789 et ceux mentionnés aux xie, xiie, xiiie et 
xive siècles, même si, statistiquement, il doit y avoir un très petit nombre de très vieilles 
familles. Comme l’on ne peut reconstituer l’ensemble des généalogies pour ces périodes, je 
prends le parti de ne pas en tenir compte, même si les médiévistes peuvent contester cette 
position. En outre, le problème de l’intervalle entre deux charges de consuls ou d’échevins 
néglige les autres formes de participation au pouvoir. Sorti de charge, un consul peut 
retrouver ses collègues lors des réunions du conseil des jurats. Or, si les listes publiées par 
les érudits locaux comptabilisent les charges majeures, il n’en est pas de même pour les 
conseils. Seule une consultation minutieuse des registres de délibérations permettrait de 
suivre les carrières municipales sous toutes ses formes. Sans préjuger du résultat de cette 
investigation, l’examen rapide des noms présents lors des réunions de jurade suggère que 
les familles ne restent pas éloignées du pouvoir et entretiennent leurs réseaux de relations.

26 Laurent Coste, Messieurs de Bordeaux..., op. cit., p. 163.
27 Il s’agit à l’évidence d’un critère très strict car à l’échelle de la vie humaine, certaines familles 

ont pu placer quelques-uns de leurs membres et être considérées comme des dynasties par 
leurs contemporains. La notion de dynastie municipale est toutefois sujette à débat.
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et cinq à six dynasties nantaises, soit 1,5 % du total. Il en est tout autrement 
à Villeneuve, où l’utilisation de ces critères met en évidence, comme dans 
d’autres petites villes, le poids des dynasties. Sur les 279 patronymes 
comptabilisés, 91 avaient siégé au moins quatre fois au consulat. Celles 
qui ont réuni l’ensemble des critères sont au nombre de 45, soit 16 % des 
familles de notables, cinq fois plus qu’à Bordeaux, dix fois plus qu’à Nantes. 
Elles regroupent à elles seules près de 47 % des mandats. On remarque 
d’ailleurs une très forte longévité de ces familles, due à un enracinement 
local, à un attachement permanent à l’exercice de ces charges et aussi à 
la perpétuation du nom, sans doute du fait d’une fécondité élevée. Dans 
toutes les villes, les familles s’éteignent, à quelque niveau de la société où 
l’on se place. La baisse de la fécondité, la mort de jeunes enfants, l’entrée 
dans les ordres ou dans la carrière militaire, la naissance de filles entraînent 
la disparition du nom  28. L’ascension sociale fait dédaigner les charges 
municipales ou donne accès à des fonctions incompatibles juridiquement 
avec un siège au corps de ville. Tel n’est pas le cas de Villeneuve-d’Agenais, 
dépourvue de cour souveraine ou d’un bureau des finances. Les familles 
désireuses de poursuivre leur ascension doivent s’expatrier. Cette émigration 
pouvait concerner tout ou partie du lignage. C’est ainsi que les Ménoire et 
les Viremondois virent certains de leurs membres quitter Villeneuve pour 
tenter leur chance à Bordeaux 29. Pierre Ménoire y devint jurat marchand 
en 1711, et Jean Viremondois jurat avocat en 1754 30. On observe donc 
une disparition régulière des patronymes même si elle est moins forte à 
Villeneuve que dans d’autres villes. Sur la centaine de familles qui ont 
siégé de 1555 à 1599, il en reste un peu plus de vingt au xviiie siècle, soit 
18,7 %. Le taux de disparition est donc voisin de 80 % alors qu’au niveau 
national, il est de 90 % et même de 95 % pour certaines grandes villes. Si l’on 
comptabilise le nombre de tranches de présences des familles, on constate 
que l’immense majorité ne reste qu’une à deux périodes. Au fur et à mesure 
que le temps s’écoule, le taux d’extinction tend à augmenter.

28 Jacques Dupâquier et Daniel Kessler, La Société française au xixe siècle. Tradition, transition, 
transformations, Paris, Fayard, 1992, p. 30, 54.

29 Jean-Pierre Poussou, Bordeaux et le Sud-Ouest au xviiie siècle. Croissance économique et 
attraction urbaine, Paris, EHESS/Jean Touzot, 1983, p. 370-371.

30 Laurent Coste, Messieurs de Bordeaux..., op. cit., p. 212.
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Durée de présence des familles (en nombre de périodes de 25 ans)
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Fig. 7. Durée de présence des familles 
(en nombre de périodes de 25 ans)

Sur les 23 familles qui subsistent au xviiie siècle, 19 font partie des 45 dynasties 
identifiées et constituent le « noyau dur » du patriciat villeneuvois, au cœur des 
279 patronymes municipaux.

LES FAMILLES CONSULAIRES DE VILLENEUVE 
(1555-1789)

Nombre total de familles de consuls

Familles ayant siégé quatre fois et plus

Dynasties de consuls

“Noyau dur” de vieilles dynasties consulaires 

91

45

19

279

Fig. 8. Les familles consulaires de Villeneuve (155-1789), 
de l’écorce au noyau

Comme à Bordeaux, on constate que la noblesse forme une part non 
négligeable de ces vieilles familles enracinées au pouvoir. Noblesse et pouvoir 
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municipal ne sont pas du tout antino mi ques. Les Scorailles, sieurs de Saint-
Gruères, sont présents de 1561 à 1762, les Paulhiac de 1556 à 1765, les Saubat 
de Trieux de 1571 à 1733. Mais les autres milieux ne sont pas totalement 
absents, à l’image des Ménoire, qui ont siégé une vingtaine de fois entre 1592 
et 1756.

L’ampleur du recrutement oligarchique des corps de ville avant la Révolution 
a été largement remis en cause ces dernières années. Si l’on peut minimiser 
la fermeture des municipalités des grandes capitales provinciales, il n’en est 
pas de même pour les petites villes. À l’image de Villeneuve-d’Agenais, très 
représentative de ces villes de 5 ou 6 000 habitants et moins, elles sont dirigées par 
un effectif restreint de notables. L’absence de forte croissance démographique, 
l’étroitesse numérique des milieux aisés, renforcée le cas échéant par l’absence 
d’institutions royales comme les bailliages ou les élections, expliquent le choix 
des magistrats parmi les mêmes lignages, surtout si le système électoral repose 
sur une cooptation assez étroite. Comme il n’y a pas, à Villeneuve, d’institutions 
plus prestigieuses que l’hôtel de ville, il n’est pas étonnant d’y retrouver les 
mêmes noms tout au long de l’Ancien Régime. Il doit vraisemblablement en 
être de même dans la première moitié du xixe siècle.
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