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Les	  ouvrages	  de	  fortifications	  	  
sur	  le	  Puy	  d’Issolud	  (commune	  de	  Vayrac,	  Lot)	  

par	  Etienne	  Castagné.	  
	  
	  

 
Extrait des Mémoire sur les ouvrages de fortification des oppidums gaulois de Murcens, d’Uxellodunum et de 
l’Impernal (Luzech) situés dans le département du Lot. Cong. arch. de France, Agen-Toulouse, 1874, p. 427-
538, avec plans et nombreuses illustrations. Tours, Bouserez, 1875, in-8°. 
 
	   Étienne	  Castagné	  a	  fait	  toute	  sa	  carrière	  comme	  agent	  voyer	  du	  département	  du	  Lot	  (de	  1844	  à	  1873).	  C’est	  
lorsque	  le	  préfet	   le	  mandate,	  en	  1864,	  pour	  assurer	   le	  secrétariat	  de	   la	  commission	  départementale	  des	  fouilles	  du	  
Puy	   d’Issolud	   qu’il	   s’intéresse	   à	   l’archéologie.	   On	   lui	   doit	   notamment	   une	   enquête	   sur	   les	   fortifications	   du	   Puy	  
d’Issolud,	   de	  Murcens	   et	   de	   L’Impernal.	   Sur	   ces	   deux	   derniers	   sites,	   il	   met	   au	   jour	   en	   1868	   et	   1872	   des	   vestiges	  
caractéristiques	  de	  murus	  gallicus.	  	  
	  
-‐	  Position	  et	  étendue	  des	  ouvrages	  de	  défense	  d’Uxellodunum	  
	  
	   En	  partant	  de	  l’angle	  sud-‐ouest	  du	  plateau	  du	  Puy	  d’Issolud,	  et	  en	  se	  dirigeant	  vers	  le	  nord,	  
le	  mur	   celtique	   formant	   l’enceinte	  extérieure	   se	   trouve	  dans	   le	   chemin	  public	   auquel	   il	   sert	   de	  
limite	  inférieure,	  jusqu’en	  face	  du	  village	  de	  Lacoste	  ;	  il	  se	  poursuit	  ensuite,	  en	  contournant	  tous	  
les	  plis	  de	  terrain,	  sur	  le	  sommet	  des	  falaises	  qui	  dominent	  la	  fontaine	  de	  Loulié	  et	  le	  village	  de	  ce	  
nom,	  pour	  se	  replier	  vers	  le	  septentrion,	  en	  passant	  sur	  le	  roc	  de	  Regarde	  et	  la	  porte	  de	  Rome	  ;	  
puis	  il	  contourne	  le	  plateau	  au	  droit	  du	  col,	  près	  de	  la	  ferme	  de	  Roujou,	  et	  descend	  au	  passage	  dit	  
du	   Rouquet.	   Dans	   tout	   ce	   long	   parcours,	   on	   peut	   le	   suivre	   pas	   à	   pas	   partout,	   il	   en	   existe	   des	  
vestiges	  bien	  apparents.	  Depuis	   le	  chemin	  de	  Roujou	  jusqu’au	  Pas	  Rouge,	   les	  travaux	  de	  culture	  
ont	  fait	  disparaître	   les	  maçonneries	  du	  rempart,	  mais	  au	  relief	  que	  sa	  destruction	  a	   laissé	  sur	   le	  
sol,	  il	  est	  facile	  de	  reconnaître	  l’emplacement	  qu’il	  occupait.	  La	  longueur	  qui	  correspond	  au	  Roc-‐
Grand	  n’était	  pas	  fortifiée,	   les	  grands	  escarpements	  ayant	  rendu	  tout	  travail	  de	  défense	  inutile	  ;	  
mais	   la	   plate-‐forme	   qui	   le	   surmonte,	   très	   avantageusement	   disposée	   à	   cet	   effet,	   fut	   érigée	   en	  
camp	  d’observation.	  
	   Entre	  le	  Roc-‐Grand	  et	  le	  Roc-‐Rouge,	  il	  existe	  une	  grande	  dépression	  de	  terrain,	  une	  espèce	  
de	  gorge	  ou	  de	  ravin,	  qui	  se	  poursuit	  jusque	  sur	  le	  point	  le	  plus	  élevé	  du	  plateau	  et	  au	  fond	  duquel	  
s’écoulent	  les	  eaux	  pluviales.	  Bien	  qu’un	  parement	  vertical	  des	  premières	  assises	  du	  lias,	  de	  près	  
de	  10	  m	  de	  hauteur,	  rendît	  l’escalade	  impossible,	  ce	  passage	  était	  défendu,	  tout	  le	  long	  du	  ravin,	  
par	  un	  mur	  assez	  considérable,	  dont	  les	  fondations	  subsistent.	  
	   Après	  une	  nouvelle	  solution	  de	  continuité,	  et	  à	  une	  différence	  de	  niveau	  très	  prononcée,	  le	  
mur	  reprend	  sur	  un	  point	  du	  plateau	  qui	  correspond	  au	  Roc-‐Rouge	  et	  se	  continue	  sur	  les	  falaises	  
dentelées	   de	   Sous-‐Roques.	   L’édification	   d’un	   rempart	   au	   sommet	   des	   rochers	   inaccessibles	   qui	  
règnent	   sur	   toute	   la	   partie	   sud	   de	   l’enceinte,	   et	   dont	   l’escarpement	   atteint	   jusqu’à	   40	   m	   sur	  
quelques	  points,	  ne	  saurait	  être	  attribué	  aux	  besoins	  de	  la	  défense.	  
	   Cette	  construction,	  comme	  tant	  d’autres	  que	  nous	  signalerons,	  n’était	  que	  le	  complément	  
du	  système	  stratégique	  qui	  embrassait	  la	  place	  entière	  (figure	  n°	  1).	  
	   La	  longueur	  de	  cette	  grande	  muraille	  n’est	  pas	  moindre	  de	  4500	  m.	  
	   En	  arrière	  de	  cette	  dernière	  ligne	  de	  défense,	  et	  presque	  à	  la	  base	  des	  premières	  pentes	  du	  
plateau,	  il	  existait	  une	  seconde	  enceinte	  formée	  par	  des	  retranchements	  en	  terre,	  que	  couronnait,	  
comme	  les	  remparts,	  une	  vaste	  plate-‐forme	  ou	  chemin	  de	  ronde,	  dont	  la	  largeur	  variait	  entre	  10	  
et	  20	  m.	  Son	  développement	  est	  de	  plus	  de	  4000	  m.	  
	   À	   l’ouest,	   ce	   retranchement	   longe	   presque	   parallèlement	   le	   rempart	   en	   pierre,	   sur	   une	  
certaine	   étendue,	   s’en	   rapproche	   insensiblement	   ensuite,	   puis	   contourne,	   en	   s’élevant	   à	   la	  
hauteur	  de	  son	  point	  de	  départ,	   la	  dépression	  de	  terrain	  qui	  dessine	   le	  bassin	  de	   la	   fontaine	  de	  
Loulié	  et	  va	  se	  raccorder	  avec	  la	  terrasse	  de	  la	  première	  enceinte	  au-‐dessus	  de	  la	  porte	  de	  Rome.	  
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À	  peu	  de	  distance	  de	  ce	  dernier	  point,	  se	  trouve	  une	  troisième	  levée	  en	  terre	  qui	  se	  replie	  

dans	   la	   direction	   du	   sud	   	   et	   embrasse	   les	   ruines	   des	   Temples	   situés	   sur	   le	   point	   culminant	   du	  
plateau.	  
	   Se	  continuant	  vers	  le	  nord-‐est,	  cette	  seconde	  enceinte	  se	  sépare	  de	  la	  première,	  s’infléchit	  
de	  nouveau	  à	  droite,	  et	  contourne,	  presque	  à	  son	  sommet,	  le	  pli	  de	  terrain	  qui	  marque	  l’entrée	  du	  
passage	  récent	  du	  Rouquet	  ;	  après	  cela,	  elle	  se	  poursuit	  dans	  la	  direction	  du	  sud,	  et	  se	  maintient	  
au	  niveau	  de	  la	  crête	  de	  rocher	  qui	  borde	  la	  place	  du	  côté	  de	  l’est.	  
	   À	  partir	  du	  Pas-‐Rouge,	  ce	  retranchement	  prend	  des	  proportions	  inusitées,	  imposées	  par	  la	  
disposition	  des	  lieux.	  Il	  importait,	  en	  effet,	  de	  mettre	  à	  l’abri	  d’une	  surprise	  ou	  d’un	  coup	  de	  main	  
cette	   partie	   reculée	   de	   l’oppidum.	   Aussi	   les	   Gaulois	   déployèrent-‐ils,	   dans	   ce	   but,	   toutes	   les	  
ressources	  défensives	  alors	  connues.	  
	  
-‐	  Petits	  camps	  et	  postes	  d’observation	  
	  
	   Ces	  petits	   camps,	  assez	  bien	  conservés	  pour	   la	  plupart,	  étaient	  appelés	  à	   jouer	  un	  grand	  
rôle	  dans	  la	  défense.	  Ils	  sont	  surtout	  disposés	  avec	  un	  art	  qu’on	  se	  plaît	  à	  admirer,	  lorsque,	  en	  les	  
observant	  de	  près,	  on	   les	  considère	  au	  point	  de	  vue	  spécial	  qui	  a	  motivé	   leur	  établissement.	   Ils	  
sont	  tous	  situés	  sur	  des	  angles	  saillants	  et	  élevés,	  d’où	  la	  vue	  s’étend	  au	  loin	  de	  toutes	  parts,	  ce	  
qui	   permettait	   d’observer	   tous	   les	   mouvements	   des	   assiégeants	   ;	   d’un	   autre	   côté,	   ils	   se	  
correspondent	  entre	  eux	  et	  sont	  en	  vue	  les	  uns	  des	  autres,	  de	  façon	  à	  pouvoir	  appeler	  du	  geste	  et	  
de	  la	  voix	  les	  troupes	  préposées	  à	  la	  garde	  des	  remparts,	  sur	  les	  points	  menacés	  ou	  attaqués.	  La	  
destination,	  pas	  plus	  que	  l’origine,	  de	  ces	  petits	  camps,	  ne	  saurait	  être	  douteuse	  (Figure	  n°	  1).	  
	  
-‐	  Voies	  desservant	  Uxellodunum	  
	  
	   À	   l’époque	   du	   siège,	   et	   bien	   longtemps	   avant,	   sans	   doute,	   Uxellodunum	   devait	   être	  
desservi	  par	  quatre	  voies	  antiques	  qui	  aboutissent	  au	  plateau.	  Une	  de	  ces	  voies	  donnait	  accès	  à	  la	  
fontaine	  gauloise	  de	  Loulié	  et	  débouchait	  par	   l’issue	  appelée	   le	  Pas	  de	   la	  Brille	   ;	   la	   seconde,	  au	  
nord,	   conduisait	   sur	   le	   massif	   rocheux	   de	   l’oppidum	   à	   travers	   la	   coupure	   pratiquée	   de	   main	  
d’homme,	  à	  laquelle	  la	  tradition	  a	  conservé	  le	  nom	  de	  Porte	  de	  Rome	  ;	  les	  deux	  autres,	  situées	  à	  
l’est	  et	  au	  sud,	  franchissaient	  les	  escarpements	  aux	  lieux	  appelés	  le	  pas	  ou	  passage	  Rouge	  et	  les	  
Tourettes	  (Figure	  n°	  1).	  
	  
-‐	  Objet	  de	  cette	  muraille.	  -‐	  Ses	  divers	  modes	  de	  construction	  
	  
	   Le	  Puy	  d’Issolud,	   avons-‐nous	  dit,	   est	  une	  montagne	  élevée,	  entourée,	  presque	  de	   toutes	  
parts,	   de	   rochers	   infranchissables.	   À	   ces	   défenses	   naturelles,	   les	   Cadurques	   avaient	   ajouté	   une	  
double	   ligne	  d’ouvrages	   de	   fortification	   qui	   rendaient	   cette	   place	   imprenable	   de	   vive	   force.	   Au	  
sommet	   des	   pentes	   abruptes	   des	   versants	   de	   la	   montagne,	   et	   à	   la	   hauteur	   des	   crêtes	   qui	  
dominent	   les	   corniches	   des	   falaises,	   on	   remarque	   un	   ressaut	   de	   terrain	   couronné	   par	   un	  
dérasement	  de	  niveau.	  
	   C’est	   sous	   cet	   amoncellement	   de	   décombres	   et	   de	   ruines	   que	   reposent,	   complètement	  
cachés	  et	  enfouis	  par	  des	  éboulements	  survenus	  à	  travers	  les	  siècles,	  les	  restes	  bien	  conservés	  de	  
la	  muraille	  d’enceinte	  qui,	  à	  l’époque	  de	  la	  conquête	  romaine,	  défendait	  Uxellodunum	  et	  dont	  il	  
est	  fait	  mention	  dans	  les	  Commentaires.	  
	   À	   cause	   de	   sa	   position	   élevée	   et	   de	   la	   forte	   déclivité	   du	   terrain	   à	   ses	   abords,	   dans	   les	  
endroits	  où	  il	  n’existait	  pas	  d’escarpement,	  cette	  muraille	  ne	  pouvait	  être	  attaquée	  à	  l’aide	  ni	  du	  
bélier	  ni	  de	   la	  tortue.	  Sa	  destination	  spéciale	  était	  de	  protéger	   l’oppidum	  contre	  toute	  tentative	  
d’invasion	   et	   d’escalade	   ;	   aussi	   était-‐elle	   construite	   simplement	   en	   pierres	   sèches	   sur	   toute	   sa	  
hauteur,	  sans	  mélange	  de	  bois.	  Les	  moellons	  qui	  entraient	  dans	  sa	  construction	  n’avaient	  pas	  subi	  
la	  moindre	  appropriation,	  pas	  le	  plus	  léger	  débrutissement.	  On	  s’était	  borné	  à	  choisir	  les	  pierres	  
les	  mieux	  gisantes	  qu’on	  avait	  placées	  et	  arrangées	  avec	  soin	  à	  la	  main.	  
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	   Les	   ingénieurs	   gaulois	   savaient	   s’inspirer	   dans	   leurs	   œuvres	   des	   ressources	   locales	   au	  
double	  point	  de	  vue	  des	  besoins	  de	   la	  défense	  et	  de	   la	  solidité	  des	  ouvrages.	  De	  même	  que	   les	  
murailles	   avec	   interposition	   de	   couches	   de	   charpente,	   celles	   en	   pierres	   sèches	   seulement,	  
présentent	   des	   modes	   variés	   de	   construction	   dont	   l’étude	   n’est	   pas	   dépourvue	   d’intérêt.	   Les	  
diverses	  dispositions	  adoptées	  pour	  ces	  sortes	  de	  construction,	  dénotent	  de	  plus	  que	  les	  Gaulois	  
n’étaient	   pas	   aussi	   étrangers	   que	   nous	   pourrions	   le	   croire,	   tout	   d’abord,	   à	   la	   connaissance	   de	  
règles	   de	   la	   stabilité	   d’après	   lesquelles	   sont	   établies	   les	   constructions	   modernes.	   Ils	   savaient	  
proportionner	  les	  épaisseurs	  et	  les	  inclinaisons	  des	  parements	  à	  donner	  à	  leurs	  murs,	  suivant	  que	  
le	  comportaient	  leur	  élévation,	  les	  dimensions	  des	  matériaux	  à	  employer	  et	  le	  poids	  de	  la	  charge	  à	  
soutenir.	  Cet	  équilibre	  était	  si	  bien	  calculé	  qu’il	  ne	  s’est	  pas	  démenti	  après	  plus	  de	  vingt	  siècles	  
d’existence,	  dans	  les	  portions	  de	  ces	  ouvrages	  que	  la	  main	  de	  l’homme	  a	  respectées.	  	  
	   Sur	   cette	  muraille	   s’étendait,	   tout	   autour	  de	   la	  place,	   une	  plate-‐forme	  de	  quinze	   à	   vingt	  
mètres	  de	   largeur,	   sur	   laquelle	   se	   rangeaient	  et	   circulaient	   les	   troupes	  préposées	  à	   la	  garde	  de	  
l’oppidum.	  Ce	  n’est	  même	  qu’à	   la	   facilité	  de	  se	  mouvoir	  sur	  tout	   le	  périmètre	  de	   l’enceinte	  que	  
l’on	   doit	   attribuer	   l’établissement	   d’une	   terrasse	   sur	   des	   escarpements	   très	   élevés	   où	   toute	  
attaque,	   toute	  escalade	  étaient	   impossibles.	   Les	  ouvrages	  de	   fortification	   les	  plus	   considérables	  
d’Uxellodunum,	  ceux	  qui	  contribuaient	  le	  plus	  à	  sa	  sûreté,	  étaient	  ceux	  qui	  défendaient	  les	  portes	  
d’entrée.	  
	  
-‐	  Fortification	  des	  différents	  accès	  
	  
	   Entrée	  par	  le	  pas	  de	  la	  Brille	  
	  
	   Le	  passage	  ou	  pas	  de	  la	  Brille,	  qui	  a	  été,	  de	  tout	  temps,	  une	  des	  plus	  importantes	  entrées	  
du	  plateau	  de	  Puy	  d’Issolud,	  à	  cause	  de	  la	  belle	  et	  abondante	  fontaine	  de	  Loulié,	  était	  défendu	  par	  
une	  série	  d’ouvrages	  superposés	  et	  très	  habilement	  conçus.	  Au	  premier	  plan	  se	  trouvait	  un	  poste	  
avancé	  qui	  s’étendait	  sur	  toute	  la	  longueur	  du	  premier	  retable,	  formé	  de	  rocher	  à	  pic	  de	  10	  m	  de	  
hauteur.	   Les	   vides	   laissés	   par	   les	   anfractuosités	   de	   ce	   puissant	   banc	   de	   roche	   étaient	  
soigneusement	  remplis	  par	  des	  murs	  dont	  les	  premières	  assises	  sont	  encore	  en	  place.	  
	   De	  cette	  position	  dominante,	  qui	  fait	  face	  à	  la	  fontaine	  près	  de	  laquelle	  se	  sont	  accomplis	  
les	   événements	   les	   plus	   mémorables	   du	   siège	   d’Uxellodunum,	   les	   assiégés	   combattaient	   sans	  
danger,	  comme	  le	  dit	  Hirtius,	  et	  lançaient	  à	  la	  mode	  des	  Gaulois	  d’énormes	  blocs	  de	  rochers,	  des	  
tonneaux	  remplis	  de	  poix	  et	  d’autres	  matières	   inflammables	  qui	  mirent	   le	   feu	  aux	  ouvrages	  des	  
romains	  (Figure	  n°	  2).	  
	  
	   Entrée	  par	  la	  porte	  de	  Rome	  
	  
	   L’entrée	   située	   au	   nord	   de	   l’oppidum,	   connue	   sous	   le	   nom	   de	   Porte	   de	   Rome,	   a	   été	  
pratiquée	  dans	  un	  banc	  de	  rocher	  qui	  mesure	  de	  quatre	  à	  cinq	  mètres	  de	  hauteur.	  Cette	  porte,	  
qui	  offrait	  à	  peine,	  autrefois,	  l’espace	  nécessaire	  pour	  le	  passage	  d’un	  char,	  disent	  les	  habitants	  de	  
la	  contrée,	  a	  été	  élargie,	  il	  y	  a	  environ	  une	  cinquantaine	  d’années.	  Malgré	  l’exécution	  de	  ce	  travail,	  
qui	  a	  considérablement	  modifié	  l’état	  primitif	  des	  lieux,	  on	  distingue	  néanmoins,	  dans	  les	  parois	  
du	  rocher,	  des	  entailles	  en	  forme	  de	  coulisse,	  semblables	  à	  celles	  qui,	  dans	   les	  constructions	  du	  
Moyen	   Age,	   étaient	   destinées	   à	   recevoir	   les	   herses,	   dans	   lesquelles	   s’engageaient,	   des	   deux	  
bouts,	   les	  pièces	  de	  bois	  qui	   fermaient	  cette	  porte	  de	   l’oppidum.	  Outre	  de	  cette	   fermeture,	  qui	  
paraîtrait	   cependant	   de	   nature	   à	   pouvoir	   résister	   aux	   plus	   grands	   efforts,	   on	   distingue,	   sur	   les	  
rochers	  qui	  font	  suite	  à	  la	  porte,	  un	  petit	  poste	  avancé,	  à	  gauche,	  très	  solidement	  fortifié	  ;	  un	  peu	  
plus	   haut,	   une	   redoute	   dans	   la	   direction	   de	   l’entrée	   pour	   barrer	   le	   passage	   au	   besoin	   ;	   au	  
troisième	   plan	   le	   grand	   retranchement	   en	   terre	   qui	   contourne	   la	   place,	   et,	   enfin,	   à	   la	   limite	  
extrême	  du	  versant,	  la	  levée	  qui	  se	  prolonge	  dans	  les	  Temples	  (figure	  n°	  1).	  
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Entrée	  du	  pas	  Rouge	  

	  
	   La	  troisième	  porte	  d’entrée,	  désignée	  sous	   le	  nom	  de	  pas	  Rouge,	  est	  une	  de	  celles	  où	  se	  
sont	  le	  mieux	  conservés	  les	  nombreux	  travaux	  de	  fortification	  qui	  la	  protégeaient.	  Comme	  celle	  de	  
Loulié,	   elle	   n’était	   praticable	   que	   pour	   les	   piétons	   et	   les	   bêtes	   de	   somme.	   Les	   ouvrages	  
considérables	   qu’on	   y	   avait	   élevés	   sont	   représentés	   sur	   la	   figure	   n°	   3,	   qui	   en	   fait	   connaître	   la	  
forme	  et	  les	  dimensions.	  Toutes	  les	  circonstances	  du	  siège	  et	  la	  topographie	  des	  lieux	  nous	  font	  
croire	  que	  c’est	  par	  cette	  porte	  que	  Lucterios	  et	  Drappès	  opérèrent	  leur	  sortie	  avec	  une	  partie	  de	  
la	  garnison,	  pour	  se	  procurer	  des	  vivres,	  avant	  l’investissement	  complet	  de	  la	  place.	  
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	   Entrée	  des	  Tourettes	  
	  
	   Au	   sud-‐est	   de	   l’oppidum,	   une	   porte	   étroite,	   pour	   le	   service	   des	   personnes	   seulement,	  
s’ouvrait	  obliquement	  dans	  la	  muraille	  d’enceinte,	  en	  face	  de	  Léguillal,	  au	  point	  où	  le	  sentier	  qui	  
traverse	  ce	  village	  débouche	  sur	  le	  plateau.	  Elle	  servit	  aux	  habitants	  pour	  se	  rendre	  au	  ruisseau	  de	  
la	  Tourmente,	  et	  approvisionner	  la	  place	  d’eau	  pendant	  le	  siège,	   jusqu’au	  moment	  où	  César	  eut	  
fait	  placer	  des	  engins	  de	  guerre	  et	  des	  frondeurs	  sur	   les	  bords	  de	  cette	  rivière	  qui	  semble	  avoir	  
conservé	   le	  nom	  des	  machines	   (tormenta)	   qui	   en	  défendaient	   l’approche.	  Cette	  porte,	  dite	  des	  
Tourettes,	   étant	   d’un	   accès	   naturellement	   difficile	   à	   cause	   des	   pentes	   escarpées	   des	   versants,	  
n’avait	  d’autres	  défenses,	  bien	  suffisantes	  du	  reste	  en	  égard	  à	  son	  peu	  de	  largeur,	  que	  le	  rempart	  
lui-‐même	  et	  une	  redoute	  considérable	  qui	  s’étendait	  sur	  tout	   le	  ressaut	  de	  terrain,	   le	   long	  de	  la	  
partie	  saillante	  qui	  termine	  le	  plateau	  au	  sud	  	  (figure	  n°	  1).	  
	  
-‐	  Restauration	  de	  la	  muraille	  gauloise	  d’Uxellodunum	  
	  
	   Après	   la	   reddition	   d’Uxellodunum...,	   il	   semble	   que	   les	   Gaulois	   en	   aient	   abandonné	   la	  
possession	  aux	  vainqueurs.	  Ce	  qui	  nous	   le	   ferait	  croire,	  c’est	  que	   les	   fouilles	  n’ont	   fourni	  aucun	  
objet	  gaulois	  que	  l’on	  puisse	  faire	  remonter	  à	  une	  époque	  postérieure	  au	  siège.	  Pas	  plus	  pendant	  
l’occupation	  romaine	  que	  pendant	  les	  premiers	  temps	  qui	  suivirent,	  le	  Puy	  d’Issolud	  ne	  fut	  témoin	  
d’aucun	   événement	   dont	   l’histoire	   nous	   ait	   conservé	   le	   souvenir.	   Mais	   cette	   position	   que	   la	  
nature	  et	  l’art	  avaient	  rendue	  imprenable	  fut	  recherchée,	  comme	  un	  lieu	  sûr	  de	  refuge,	  durant	  les	  
troubles	   et	   les	   dévastations	   qui	   désolèrent	   le	   midi	   de	   la	   France,	   vers	   la	   fin	   de	   la	   période	  
mérovingienne,	  et	  dont	   le	  Quercy	   ressentit	  plus	  d’une	   fois	   les	  suites	  désastreuses.	  C’est	  à	  cette	  
époque	   qu’il	   faut	   faire	   remonter	   la	   restauration	   avec	   mortier	   de	   la	   muraille	   gauloise	  
d’Uxellodunum.	  
	   Si	  l’aspect	  rustique	  des	  restes	  du	  rempart	  celtique	  pouvait	  faire	  naître	  quelques	  doutes	  sur	  
son	   origine,	   la	   restauration	   du	   Moyen	   Age	   suffirait	   seule	   pour	   lui	   donner	   une	   authenticité	  
indiscutable.	  
	   Les	  maçonneries	   avec	  mortier	   de	   la	   reconstruction	   de	   la	  muraille	   gauloise	   et	   celles	   des	  
ruines	   appelées	   les	   temples,	   ont	   une	   analogie	   frappante	   :	   même	   nature	   de	   matériaux,	   même	  
mode	   de	   construction.	   Elles	   remontent	   incontestablement	   à	   la	   même	   époque,	   et	   c’est	   à	   ces	  
ouvrages	  que	  se	  rapporte	   la	  charte	  du	  roi	  Raoul,	  de	  935,	  mentionnée	  si	  souvent	  dans	   les	  divers	  
écrits	  qui	  ont	  été	  publiés	  sur	  Uxellodunum	  et	  considérée,	  à	  tort,	  comme	  apocryphe.	  
	   L’état	  des	  restes	  de	  ces	  maçonneries	  atteste	  que	  leur	  destruction	  est	  l’œuvre	  des	  hommes	  
et	  non	  du	  temps	  ;	  les	  pierres	  qui	  liaient	  le	  mortier,	  brisées	  et	  arrachées,	  sont	  autant	  de	  preuves	  de	  
l’exécution	  violente	  de	  la	  charte	  précitée	  qui	  ordonnait	  de	  ruiner	  le	  vieux	  fort	  appelé	  Uxeleduno....	  
	  
-‐	  Mur	  d’enceinte	  d’Uxellodunum	  
	  
	   Fouille	  A	  (figure	  n°	  4)	  
	  
	   La	   fouille	   "A"	   	   a	   été	   ouverte	   au	   sommet	   de	   la	   partie	   du	   versant	   occidental,	   presque	  
dépourvue	  de	  rocher,	  qui	  présente	  des	  pentes	  rapides	  dont	  l’inclinaison	  est	  de	  0.60	  à	  0.70	  pour	  
cent.	  Au	  droit	  de	  cette	  fouille	  se	  trouvent	  la	  porte	  et	  l’antique	  sentier	  que	  suivaient	  les	  habitants	  
d’Uxellodunum	  pour	  descendre	  à	   la	   rivière.	  A	  cause	  de	  cette	  descente	  et	  du	  défaut	  d’obstacles	  
naturels,	   la	   muraille	   avait,	   sur	   ce	   point,	   une	   hauteur	   qu’elle	   n’atteignait	   nulle	   autre	   part.	   Son	  
élévation	   primitive,	   ainsi	   que	   l’indique	   la	   restitution	   en	   lignes	   pointillées,	   était	   de	   5.60	  m,	   non	  
compris	  le	  parapet.	  
	   Les	  premières	  assises	  des	  fondations	  sont	  restées	  intactes	  sous	  les	  éboulements,	  la	  hauteur	  
du	  mur	  gaulois	  s’est	  conservée	  sur	  une	  hauteur	  de	  0,50	  à	  0,60	  m.	  A	  2,80	  m	  du	  sol	  se	  voient	  des	  
traces	   de	   la	   restauration	   du	  Moyen	  Age,	   facilement	   reconnaissable	   à	   la	   présence	   du	  mortier	   à	  
chaux	  et	  sable	  ;	  la	  muraille	  celtique	  servait	  de	  limite	  et	  de	  point	  d’appui	  à	  une	  terrasse	  de	  15	  m	  de	  



 7 
largeur	  moyenne.	  Le	  niveau	  de	  cette	  terrasse	  permet	  de	  préciser	  avec	  certitude	  l’élévation	  de	  la	  
muraille	  primitive,	  que	  n’a	  pas	  dépassée	  la	  restauration	  de	  l’époque	  mérovingienne.	  
	   L’épaisseur	  du	  mur	  à	  la	  base,	  accusée	  par	  des	  fouilles,	  n’est	  que	  de	  0,90	  m,	  dimension	  bien	  
faible	   en	   égard	   à	   la	   hauteur,	   et	   bien	   insuffisante	   pour	   en	   assurer	   l’équilibre	   si	   les	   ingénieuses	  
combinaisons	  qui	  ont	  présidé	  à	  sa	  construction	  n’avaient	  suppléé	  à	  ces	  exiguës	  dimensions.	  	  
	   Le	   parement	   extérieur,	   au	   lieu	   d’être	   vertical,	   est	   incliné	   suivant	   une	   ligne	   de	   fruit	   qui	  
représente	  les	  3/5	  de	  la	  hauteur	  ;	  comme	  aussi,	  par	  une	  disposition	  non	  moins	  habile,	  les	  profils	  
des	   moellons,	   loin	   de	   suivre	   un	   plan	   uni	   et	   régulier,	   sont	   superposés	   en	   degrés	   ou	   gradins	  
successifs,	  de	  telle	  sorte	  que	  chaque	  assise,	  quelle	  que	  soit	  sa	  puissance,	  forme	  sur	  la	  précédente	  
une	  retraite	  égale	  aux	  3/5	  de	  son	  épaisseur.	  
	   C’est	  à	  ces	  heureuses	  dispositions	  qu’était	  due	  la	  solidité	  de	  ces	  murailles,	  dont	  les	  restes	  
sont	  pour	  nous	  un	  sujet	  d’étonnement,	  après	  tant	  de	  siècles.	  
	  
	   Fouille	  B	  (figure	  n°	  4)	  
	  
	   Un	   des	   spécimens	   les	   plus	   remarquable	   de	   la	  muraille	   gauloise	   et	   de	   la	   restauration	   du	  
Moyen	  Age	  est	  reproduit,	  avec	  la	  plus	  scrupuleuse	  fidélité,	  par	  les	  dessins	  de	  la	  fouille	  "B".	  Sous	  
les	   décombres	   qui	   en	   laissent	   à	   peine	   apparaître	   quelques	   traces,	   nous	   avons	   retrouvé,	   sur	   les	  
bords	  inférieurs	  du	  chemin	  dit	  Colonjal,	  cette	  muraille	  admirablement	  conservée	  sur	  une	  hauteur	  
de	   1,70	  m	   ;	   la	   portion	   appartenant	   à	   l’époque	   gauloise	   est	   de	   1,10	  m,	   et	   celle	   d’une	   époque	  
postérieure	  de	  0,60	  m.	  L’épaisseur	  de	  la	  première	  partie	  est	  de	  0,90	  m	  et	  celle	  de	  la	  seconde	  de	  
0,75	  m.	  La	  hauteur	  primitive	  était	  de	  4,20	  m	  et	  la	  pente	  totale	  du	  parement	  de	  0,70	  m.	  
	   Nous	  devons	  faire	  remarquer	  que	  le	  fruit	  de	  la	  face	  extérieure,	  que	  rachètent	  les	  gradins,	  
diminue	  avec	  la	  hauteur	  de	  la	  construction.	  Le	  fruit	  accusé	  par	  la	  fouille	  "A"	  est	  dans	  la	  proportion	  
des	  3/5	  de	  l’élévation,	  tandis	  qu’ici	  il	  n’est	  pas	  tout	  à	  fait	  de	  1/6.	  
	  

Fouille	  C	  (figure	  n°	  4)	  
	  
	   Du	  côté	  du	  nord,	  le	  revers	  de	  la	  montagne,	  dans	  l’espace	  compris	  entre	  le	  roc	  de	  Regarde	  
et	  de	  la	  porte	  de	  Rome,	  est	  hérissé,	  à	  moitié	  hauteur,	  de	  rochers	  saillants,	  à	  parements	  verticaux	  
de	  4	  à	  5	  m	  d’élévation,	  entre	  lesquels	  subsistent	  des	  solutions	  de	  continuité,	  qui	  ouvrent	  ça	  et	  là	  
des	   passages	   faciles.	   C’est	   pourquoi	   on	   avait	   donné	   au	   mur	   qui	   correspond	   à	   ces	   vides	   des	  
proportions	  considérables.	  Les	  plans	  de	  la	  fouille	  C	  en	  font	  ressortir	  les	  dimensions.	  
	   La	  portion	  de	  muraille	  que	  les	  terrains	  éboulés	  recouvrent	  en	  entier,	  et	  qu’ils	  ont	  préservée	  
de	  la	  destruction,	  appartient	  à	  la	  construction	  gauloise.	  
	   L’importance	   des	   remparts	   celtiques,	   quel	   que	   fût	   le	   mode	   de	   construction	   suivi,	   était	  
toujours	  en	  raison	  inverse	  des	  accidents	  naturels	  du	  lieu.	  Ainsi,	  les	  murs	  élevés	  entre	  le	  pas	  de	  la	  
Brille	  et	   le	  roc	  de	  Regarde,	  d’une	  part,	  et,	  d’autre	  part,	  entre	  la	  porte	  de	  Rome	  et	   le	  pas	  Rouge,	  
avaient	  des	  dimensions	  bien	  moindres	  que	  celles	  qui	   résultent	  des	   fouilles	  que	  nous	  venons	  de	  
décrire.	  Leur	  hauteur,	  en	  certains	  endroits,	  ne	  dépasse	  pas	  2,40	  m.	  
	  
	   Fouille	  D	  (figure	  n°	  5)	  
	  
	   Le	  revêtement	  qui	  soutenait	  le	  terre-‐plein,	  au	  sommet	  des	  hautes	  falaises	  de	  Sous-‐Roques,	  
se	  rapporte	  au	  système	  de	  construction	  en	  gradins	  que	  nous	  avons	  fait	  précédemment	  connaître.	  
Les	  dessins	  de	  la	  fouille	  D	  représentent	  les	  dispositions	  qu’a	  révélées	  une	  tranchée	  ouverte	  sur	  ce	  
point.	  
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Fouille	  E	  (figure	  n°	  6)	  
	  
	   La	  muraille	  qui	  remplissait	  un	  vide	  de	  21	  m	  de	   long	  sur	  près	  de	  10	  m	  de	  haut,	  subsistant	  
dans	   la	   corniche	   de	   rocher	   au-‐dessus	   du	   village	   de	   Lacoste,	   n’est	   pas	   un	   des	   moins	   curieux	  
ouvrages	  de	  défense	  de	  Puy	  d’Issolud.	  
	   L’inclinaison	   du	   parement	   correspond	   à	   un	   angle	   de	   45°,	   ce	   qui	   fait	   que	   la	   retraite	   de	  
chaque	  assise	  est	  égale	  à	  son	  épaisseur.	  Comme	   le	   reste	  de	   la	  muraille	  gauloise,	   le	  passage	  qui	  
nous	  occupe	   fut	   l’objet	  d’un	  travail	  de	  restauration	  au	  Moyen	  Age,	  attesté	  par	  plusieurs	  assises	  
avec	  mortier	   que	   le	   temps	  n’a	   pas	   renversées.	   La	   construction	   avec	  mortier	   et	   celle	   en	  pierres	  
sèches	   sont	   exécutées	   avec	   des	  moellons	   ayant	   d’assez	   grandes	   dimensions	   en	   queue,	   dont	   le	  
système	  à	  redan	  comporte	  l’emploi,	  afin	  d’obtenir	  une	  liaison	  suffisante	  entre	  les	  assises.	  
	   En	  comparant	  les	  diverses	  hauteurs	  de	  la	  muraille	  données	  par	  les	  nombreuses	  tranchées	  
que	  nous	  avons	  pratiquées,	  nous	  estimons	  que	  son	  élévation	  moyenne	  varie	  de	  3.20	  m	  à	  3.60	  m.	  
Dans	  ces	   limites	  nous	  croyons	  être	  dans	   le	  vrai,	   car	   la	  hauteur	   réduite	  ne	   saurait	  être	   tirée	  des	  
dimensions	  consignées	  sur	  nos	  dessins,	  qui	   se	   rapportent	  aux	  portions	   les	  plus	  élevées	  du	  mur,	  
mais	   bien	   de	   l’ensemble	   de	   hauteurs	  moindres	   que	   nous	   avons	   fait	   entrer	   en	   ligne	   de	   compte	  
dans	  les	  calculs	  auxquels	  nous	  nous	  sommes	  livrés.	  
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-‐	  Retranchement	  en	  terre	  et	  petits	  camps	  d’Uxellodunum	  (figure	  n°	  5,	  fouilles	  F	  et	  G)	  
	  
	   Les	   levées	   de	   terre	   qui	   constituent	   le	   retranchement,	   les	   redoutes	   et	   les	   postes	  
d’observation	  du	  Puy	  d’Issolud	  se	  sont	  conservés	  avec	  toute	  la	  pureté	  de	  leur	  profil	  primitif	  sur	  les	  
parties	   boisées	   ;	   celles	   qui	   se	   trouvent	   sur	   les	   terrains	   cultivés	   ne	   présentent	   plus	   que	   des	  
amoncellements	   informes,	   les	   arêtes	   et	   les	   surfaces	   étant	   entièrement	   déformées.	   Après	   la	  
description	   que	   nous	   venons	   de	   faire	   des	   nombreux	   ouvrages	   de	   fortification	   accumulés	   à	  
Uxellodunum,	  il	  ne	  faut	  pas	  être	  surpris	  si	  César,	  qui	  avait	  pu	  en	  apprécier	  toute	  l’importance	  et	  la	  
complication	  des	  hauteurs	  qui	  règnent	  à	  l’ouest,	  se	  vit	  obligé	  de	  renoncer	  à	  une	  attaque	  de	  vive	  
force	   et	   de	   reconnaître	   que	   vouloir	   tenter	   d’enlever	   la	   place	   d’assaut	   eût	   été,	   ainsi	   que	   le	   dit	  
Orose,	  offrir	  à	  l’ennemi	  la	  destruction	  de	  son	  armée	  comme	  un	  jeu	  et	  un	  spectacle...	  
	  

Volumes	  des	  fortifications	  
	  
	   Le	   volume	  des	   fortifications,	   en	   tous	   genres,	   du	   Puy	   d’Issolud	   dépassait	   163	   800	  mètres	  
cube	  dont	  90	  000	  appartenaient	  à	   la	  muraille	  et	  à	   la	  terrasse	  d’enceinte	  et	  73	  800	  à	   la	  seconde	  
ligne	   de	   retranchement	   et	   aux	   divers	   autres	   ouvrages	   en	   terre.	   La	   superficie	   du	   parement	  
intérieur	  des	  murs	  de	  ceinture,	  sans	  y	  comprendre	  le	  parapet,	  est	  évaluée	  à	  17	  700	  mètres	  carrée.	  
	  

Objets	  produits	  par	  les	  fouilles	  
	  
	   Le	   sol	   de	   l’oppidum	   du	   Puy	   d’Issolud	   est	   couvert	   de	   débris	   de	   poteries	   aux	   couleurs	   et	  
formes	   les	   plus	   variées...	   Parmi	   ces	   fragments,	   se	   trouvent	  mêlés	   de	   nombreux	   et	   gros	   restes	  
d’amphores	   à	   base	   pointue,	   à	   goulot	   allongé	   et	   étroit,	   garni	   de	   deux	   fortes	   anses.	   Ces	   tessons	  
d’amphores	   sont	  en	   si	   grande	  quantité,	  qu’ils	   forment,	   sur	   certains	  points,	  une	  portion	  notable	  
des	  matériaux	   de	   remplissage	   des	   remparts.	   Le	   bassin	   de	   la	   fontaine	   de	   Loulié	   était	   rempli	   de	  
restes	  d’amphores	  en	  tout	  pareils	  à	  ceux	  trouvés	  dans	  les	  remparts...	  
	  

Un	  moulin	  à	  grain	  gaulois,	  tout	  à	  fait	  primitif,	  a	  été	  découvert	  au	  Puy	  d’Issolud.	  Il	  consistait	  
en	  une	  pierre	  plate	  circulaire	  en	  roche	  dure	  et	  en	  une	  autre	  pierre	  de	  forme	  ronde	  et	  allongée	  que	  
l’on	  manœuvrait	  avec	  les	  deux	  mains,	  comme	  un	  rouleau...	  
	   	  

Les	   sépultures	   sur	   lesquelles	   les	   fouilles	   ont	   fourni	   des	   indications	   appartiennent	   à	  
l’incinération.	  Au	  Puy	  d’Issolud	  les	  cendres	  provenant	  de	  la	  crémation	  des	  corps	  sont	  renfermées	  
dans	  des	  urnes	  ordinaires	   toujours	  posées	  droites	   (pages	  534	  et	  537).	  Dans	   certaines	  urnes,	   les	  
cendres	  ont	  acquis	  une	  consistance	  et	  une	  dureté	  qui	  feraient	  supposer	  qu’elles	  ont	  été	  arrosées	  
sur	  le	  bûcher	  et	  réunies,	  étant	  encore	  mouillées,	  avant	  d’avoir	  été	  déposées	  dans	  les	  urnes...	  
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