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Le	  site	  du	  PUY	  D’ISSOLUD	  

Déplacement	  du	  lit	  de	  la	  Dordogne	  
Étude	  géographique	  

	  
par Michel Daubet (Géographe) 

	  
Annexe	  -‐	  Remarques	  sur	  le	  déplacement	  de	  la	  Dordogne	  par	  J.-‐P.	  Fabre	  (Hydrogéologue	  et	  docteur	  
en	  géologie	  )	  et	  J.-‐P.	  Girault	  (archéologue).	  
	  
Introduction	  
	  

Le	  site	  du	  Puy	  d’Issolud,	  partagé	  entre	  les	  communes	  de	  Vayrac	  et	  de	  Saint	  Denis	  lès	  Martel	  est	  
désormais	  reconnu,	  authentifié,	  comme	  étant	   le	  site	  d’Uxellodunum,	  siège	  de	   la	  dernière	  bataille	  
qui	  en	  51	  avant	  JC,	  opposa	  César	  et	  ses	  légions	  aux	  Gaulois	  conduits	  par	  Drappès	  et	  Lucterios.	  Cette	  
reconnaissance	  se	  fonde	  sur	  le	  résultat	  des	  campagnes	  de	  fouilles	  conduites	  par	  J-‐P	  Girault	  qui	  ont	  
permis,	  notamment,	  de	  retrouver	  ici	   les	  traces	  d’une	  importante	  bataille	  à	  proximité	  de	  la	  source	  
de	  Loulié.	  Ces	  découvertes	  donnent	  ainsi	  l’avantage	  au	  Puy	  d’Issolud	  sur	  d’autres	  sites	  candidats	  à	  
l’appellation	  d’Uxellodunum	  dont	  Capdenac,	  Luzech	  parmi	  bien	  d’autres.	  

Jusqu’ici,	   à	   défaut	   de	   vestiges	   archéologiques	   probants	   et	   scientifiquement	   datés,	   les	  
discussions	  portaient	  essentiellement	  sur	   l’adéquation	  du	  site	  candidat	  avec	  les	  descriptions	  de	  la	  
campagne	  militaire	  contenues	  dans	  le	   livre	  VIII	  des	  «	  Commentaires	  sur	   la	  guerre	  des	  Gaules	  »	  de	  
César.	  Mais,	   source	  de	  difficulté	   supplémentaire,	   ce	   texte,	  ne	   l’oublions	  pas,	  a	  été	  écrit,	  huit	  ans	  
après	  la	  bataille,	  par	  l’un	  des	  officiers	  de	  Jules	  César,	  Aulus	  Hirtius,	  qui	  lui-‐même	  n’y	  a	  pas	  participé	  
et	  qui	  décrit	  donc	  un	  site	  qu’il	  n’a	  pas	  vu.	  	  
	  
	   Notre	  propos	  est	  donc	  d’examiner	  le	  site	  actuel	  à	  la	  lumière	  du	  texte	  d’Hirtius,	  mais	  aussi	  de	  
rechercher	  les	  modifications	  qu’il	  a	  pu	  subir	  au	  cours	  des	  deux	  millénaires	  écoulés.	  
	  
Le	  texte	  et	  le	  site	  actuel,	  confrontation.	  
	  

La	   description	   du	   site	   dans	   le	   livre	   VIII	   comporte	   des	   éléments	   identifiables	   au	   Puy	   d’Issolud.	  
Ainsi	  est-‐il	  dit	  :	  «	  de	  tous	  côtés	   la	  place	  était	  défendue	  par	  des	  rochers	  à	  pic	  ».	  Cette	  assertion	  se	  
vérifie	  bien	  au	  Sud	  et	  à	  l’Ouest	  ;	  en	  revanche	  le	  plateau,	  au	  Nord	  et	  à	  l’Est	  n’est	  pas	  limité	  par	  de	  
tels	   abrupts	   rocheux.	  Mais	   faut-‐il	   prendre	   l’expression	   «	  de	   tous	   côtés	  »	   au	   pied	   de	   la	   lettre	   ou	  
retenir	   l’idée,	  exacte,	  que	   l’on	  est	  en	  présence	  d’un	  plateau,	   classique	  butte-‐témoin,	   surélevé	  de	  
toutes	  parts	  ?	  

Le	  souhait	  de	  Caninius	  de	  construire	  un	  retranchement	  qui	  ferait	  le	  tour	  de	  la	  ville	  ne	  va	  pas	  de	  
soi	  à	  l’examen	  du	  site	  en	  raison	  de	  la	  longueur	  de	  l’ouvrage	  à	  réaliser	  car	  le	  périmètre	  du	  plateau	  du	  
Puy	  d’Issolud	  mesure	  environ	  5	  km.	  Il	  est	  vrai	  que	  le	  texte	  fait	  lui-‐même	  apparaître	  des	  doutes	  sur	  
la	   possibilité	   de	   réaliser	   ce	   retranchement	  :	   «	  construire	   peu	   à	   peu	  »	   dit	   Caninius	   qui	   «	  craignait	  
qu’une	  fois	  achevée	  il	  ne	  lui	  fut	  impossible	  d’en	  assurer	  la	  défense,	  ou	  que,	  s’il	  établissait	  un	  grand	  
nombre	  de	  postes,	   ils	  n’eussent	  que	  de	  trop	  faibles	  effectifs	  ».	  Ces	  doutes	  rendent	  donc	  plausible	  
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une	   longue	   ligne	  à	   tenir	  par	   les	  assiégeants	  mais	  on	   ignore	  s’il	   s’agit	   réellement	  de	  construire	  un	  
retranchement	  continu	  ou	  une	  ligne	  fortifiée	  par	  des	  points	  d’appui	  ;	  on	  ignore	  aussi	  quels	  étaient	  
les	   effectifs	   dont	   disposait	   précisément	   Caninius.	   Ceux-‐ci	   étaient	   sans	   doute	   insuffisants	   puisque	  
César	  en	  personne	  est	  arrivé	  avec	  d’importants	  renforts.	  

	  
D’autres	  informations	  géographiques	  sur	  le	  site	  sont	  contenues	  dans	  la	  description	  de	  la	  bataille	  

à	  partir	  de	  l’arrivée	  de	  César.	  Un	  passage	  a	  fait	  particulièrement	  l’objet	  de	  nombreux	  débats	  :	  «	  une	  
rivière	  coulait	  au	  milieu	  d’une	  vallée	  profonde	  qui	  entourait	  presque	  complètement	   la	  montagne	  
sur	   laquelle	   était	   juché	   Uxellodunum	  ».	   La	   vallée	   de	   la	   Tourmente	   et	   celle	   de	   la	   Dordogne	  
entourent,	  en	  effet,	   le	   site	   respectivement	  à	   l’Ouest	  et	  au	  Sud	  mais	   la	  dépression	   ,	   située	  à	   l’Est	  
vers	  Vayrac	  est	  également	  largement	  dominée	  par	  le	  Puy	  d’Issolud.	  Les	  conditions	  topographiques	  
ne	  sont	  donc	  pas	  en	  total	  décalage	  avec	  le	  site.	  En	  revanche,	  du	  point	  de	  vue	  hydrographique	  nous	  
ne	  retrouvons	  pas	  la	  rivière	  coulant	  au	  milieu	  d’une	  vallée	  profonde.	  Il	  n’y	  a	  pas	  ici	  une	  seule	  rivière	  
qui	  décrirait	  un	  méandre	  serré	  comme	  l’ont	  imaginé	  certains	  à	  la	  lecture	  du	  texte	  mais	  deux	  vallées	  
et	  une	  dépression.	  La	  vallée	  de	  la	  Tourmente	  correspond	  bien	  à	  la	  description	  ;	  cela	  est	  moins	  vrai	  
pour	  la	  Dordogne	  actuelle	  qui	  coule	  au	  pied	  du	  versant	  Sud,	  à	  Mézels,	  en	  tout	  cas	  aujourd’hui.	  On	  
en	  revient	  donc	  à	  ne	  pouvoir	  retenir	  que	  l’idée,	  déjà	  exprimée	  d’un	  plateau	  dominant	  les	  vallées	  ou	  
dépressions	  qui	  l’entourent.	  

	  
La	  relation	  de	   la	  bataille	  finale	   impliquant	  César	  et	  ses	  troupes	  offre	  une	  description	  des	   lieux	  

beaucoup	  plus	   précise	   dans	   la	  mesure	  où	   c’est	   la	   disposition	  des	   lieux	  même	  qui	   conditionne	   la	  
tactique	  utilisée	  par	   les	  Romains.	  Les	  actions	  militaires	  qui	  sont	  décrites	  ainsi	  que	   la	  position	  des	  
troupes	  et	  la	  présence	  de	  la	  fameuse	  source	  nous	  conduisent	  à	  situer	  les	  faits	  de	  manière	  tout	  à	  fait	  
vraisemblable	  dans	  la	  vallée	  de	  la	  Tourmente,	  à	  la	  fontaine	  de	  Loulié.	  Ainsi	  en	  est-‐il	  de	  la	  possibilité	  
pour	   César	   de	   poster	   des	   archers	   ou	   de	   l’artillerie	   en	   rive	   droite	   pour	   interdire	   l’accès	   à	   la	  
Tourmente,	  ainsi	  en	  est-‐il	   aussi	  de	   la	  position	  des	   soldats	   romains	  assiégeants	  en	  contre	  bas	  des	  
assiégés	   à	   tel	   point	   qu’	  «	  il	   n’était	   pas	   d’ouvrage	   qui	   permit	   d’obtenir	   ce	   résultat	  »,	   c’est-‐à-‐dire	  
d’atteindre	  la	  hauteur	  des	  murailles	  de	  la	  ville.	  

	  
Il	   faut	   cependant	   avoir	   à	   l’esprit	   que	   notre	   lecture	   des	  «	  Commentaires	   sur	   la	   Guerre	   des	  

Gaules	  »	   se	   fait	   en	   ayant	   sous	   les	   yeux	   les	   paysages	   actuels.	   On	   peut	   s’interroger	   sur	   les	  
modifications	   naturelles	   ou	   anthropiques	   qui	   ont	   pu	   affecter,	   au	   cours	   des	   deux	   millénaires	  
écoulés,	  l’environnement	  du	  site	  du	  Puy	  d’Issolud.	  
	  
	  
Les	  paysages	  et	  leur	  évolution	  	  
	  
Pour	  cette	  étude,	  nous	  nous	  fonderons	  d’abord	  sur	  l’examen	  des	  paysages	  afin	  de	  tenter	  d’y	  saisir	  
les	   traces	   qui	   témoignent	   d’une	   évolution	   ou	   de	   modifications	   sensibles	   en	   faisant	   appel	   à	  
l’observation	   de	   terrain	   mais	   aussi	   aux	   photos	   aériennes	   disponibles	   et,	   notamment,	   à	   la	  
couverture	  réalisée	  par	  l’IGN	  en	  1948,	  antérieure	  donc,	  à	  la	  mécanisation	  agricole	  qui	  a	  conduit	  à	  
des	  modifications	  de	  parcellaire.	   L’évolution,	  au	  cours	  des	  dernières	  décennies,	  et	  notamment	   la	  
diminution	  de	  l’élevage	  bovin	  a	  conduit	  aussi	  à	  la	  mise	  en	  cultures	  de	  secteurs	  d’alluvions	  récentes	  
dont	  les	  sols,	  peu	  évolués,	  étaient	  jusqu’ici	  réservés	  à	  la	  prairie.	  
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La	  vallée	  de	  la	  Tourmente	  
	  

Elle	   n’a	   vraisemblablement	   pas	   subi	   de	   changements	   importants	   dans	   la	   partie	   du	   cours	  
comprise	   entre	   le	   causse	   de	   Martel	   et	   le	   Puy	   d’Issolud.	   Le	   secteur	   de	   la	   fontaine	   de	   Loulié	  
correspond	   à	   un	   rétrécissement	   marqué	   au	   passage	   entre	   les	   deux	   plateaux.	   Entre	   les	   abrupts	  
rocheux	  et	  le	  fond	  de	  la	  vallée	  des	  versants	  en	  pente	  assez	  forte	  sont	  constitués	  de	  colluvions	  et	  de	  
tuf	  à	  proximité	  des	  sources.	  Le	  fond	  plat	  de	  la	  vallée	  n’occupe	  que	  quelques	  dizaines	  de	  mètres	  à	  
l’intérieur	   desquels	   le	   cours	   a	   pu	   connaître	   des	   variations	   latérales	   mais	   celles-‐ci	   n’ont	   pas	   été	  
d’assez	   grande	   amplitude	  pour	  modifier	   sensiblement	   le	   paysage.	   En	   revanche,	   l’importance	  des	  
dépôts	  colluviaux	  de	  pied	  de	  versant	  est	  plus	  difficile	  à	  apprécier	  dans	  le	  temps.	  On	  peut	  penser,	  au	  
vu	  du	  débit	  modeste	  de	  la	  Tourmente	  actuelle	  que	  les	  pieds	  de	  versants	  ont	  plutôt	  eu	  tendance	  à	  
s’empâter	  au	  cours	  de	  l’époque	  historique.	  

A	   l’entrée	   de	   la	   vallée	   de	   la	   Dordogne	   l’évolution	   du	   cours	   de	   la	   Tourmente	   a	   pu	   	   très	  
sensiblement	  varier	  et	   le	  confluent	   lui	  même	  a	  été	   tributaire	  des	  évolutions	  de	   la	  Dordogne.	   Les	  
alluvions	  de	  nature	  volcanique	  présentes	  au	  débouché	  de	  la	  Tourmente	  et	  qui	  ne	  peuvent	  avoir	  été	  
déposées	  que	  par	  la	  Dordogne	  puisque	  la	  Tourmente	  ne	  traverse	  pas	  ce	  type	  de	  terrains,	  montre	  
que	  le	  cours	  de	  la	  Dordogne	  a	  emprunté	  ce	  secteur.	  
	  
La	  vallée	  de	  la	  Dordogne	  
	  
Caractéristiques	  générales	  
	  

En	  amont	  du	  Puy	  d’Issolud	   la	  Dordogne	   longe	   les	  puissantes	  formations	  de	  calcaire	   jurassique	  
constitutives	  de	  cette	  partie	  des	  Causses	  du	  Quercy.	  Elles	  s’inclinent	  vers	  l’Ouest	  et	  	  se	  terminent	  
en	  formant	  un	  front	  de	  cuesta	  entaillé	  de	  quelques	  courtes	  vallées	  (Gintrac	  et	  la	  reculée	  d’Autoire)	  
qui	   domine	   une	   ample	   dépression	   marno-‐calcaire	   constituée	   de	   terrains	   du	   Lias,	   ponctuée	   de	  
quelques	   buttes	   témoins	   ou	   avant-‐buttes	   dont	   les	   plus	   remarquables	   portent	   le	   Château	   de	  
Castelnau	  et	  les	  Tours	  de	  Saint-‐Laurent.	  

	  Peu	   avant	   Mézels,	   le	   cours	   de	   la	   Dordogne	   prend	   une	   direction	   quasi	   perpendiculaire	   Sud	  
Ouest	  -‐	  Nord	  Est	  et	  amorce	  ainsi	  sa	  percée	  dans	  les	  Causses	  du	  Quercy.	  La	  vallée	  se	  rétrécit	  alors	  
sensiblement	  passant	  de	  2	  à	  3	  km	  en	  amont	  de	  Mézels	  à	  1,5	  km	  dans	  le	  secteur	  du	  Puy	  d’Issolud	  –	  
Floirac.	   Le	   profil	   en	   travers	   de	   la	   vallée	   change	   aussi	  ;	   il	   devient	   symétrique	   avec	   un	   plancher	  
alluvial	   très	   plat,	   encadré	   de	   versants	   abrupts	   présentant	   à	   leur	   pied	   des	   formations	   colluviales	  
constituées	  d’éboulis	  à	  granulométrie	  fine	  (les	  castines	  de	  Souroque)	  à	  très	  grossières	  (le	  chaos	  de	  
Mézels).	  

	  
	  Dans	  ce	  secteur	  le	  Puy	  d’Issolud	  –	  Mézels,	  il	  ne	  subsiste	  aucune	  terrasse	  et	  le	  fond	  de	  la	  vallée	  

présente	   une	   topographie	   particulièrement	   plane	   avec	   des	   dénivelés	   n’excédant	   pas	   quelques	  
mètres.	  Le	  lit	  de	  la	  rivière	  est	  à	  116	  m	  d’altitude	  à	  l’entrée	  des	  causses	  en	  amont	  de	  Mézels,	  113	  m	  
au	  confluent	  de	  la	  Sourdoire,	  pour	  3	  km	  de	  cours.	  La	  plaine	  alluviale	  environnante	  est	  quasiment	  à	  
la	   même	   altitude	   le	   long	   du	   cours	   de	   la	   Sourdoire,	   la	   courbe	   des	   115	   m	   coupe	   la	   vallée	   à	  
Roubegeolles,	   le	   Cap	   des	   Parties,	   en	   aval	   ne	   dépasse	   pas	   114	  m.	   Nous	   sommes	   ici	   en	   présence	  
d’une	   plaine	   inondable	  même	   si	   la	   création,	   au	   XIXe,	   du	   remblai	   de	   la	   voie	   ferrée	   a	  modifié	   les	  
données	  hydrographiques.	  

Ces	  caractéristiques	  topographiques	  du	  plancher	  alluvial	  de	   la	  vallée	   indiquent	  que	  dans	  cette	  
section	   de	   la	   vallée,	   le	   balayage	   latéral	   par	   la	   rivière	   n’a	   pas	   cessé.	   Faute	   d’éminence	   notable,	  
aucun	  village	  n’a	  pu	  s’établir	  ici,	  à	  la	  différence	  de	  l’amont	  de	  la	  vallée,	  entre	  Bétaille	  et	  Tauriac	  ou	  
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des	  surélévations	  de	  4	  à	  6	  m	  au-‐dessus	  du	  cours	  portent	  un	  habitat	  assez	  dense	  et	  probablement	  
ancien	  et	  à	  la	  différence	  de	  l’aval	  où	  Floirac	  s’est	  installé	  sur	  une	  terrasse,	  bien	  à	  l’abri	  des	  crues.	  
Seul	   le	  village	  de	  Mézels,	  face	  au	  Puy	  d’Issolud	  s’est	  installé	  anciennement	  sur	  la	  pente	  d’éboulis,	  
dans	  une	  situation	  d’ailleurs	  dangereuse	  puisqu’il	  a	  subi	  un	  éboulement	  majeur	  	  en	  l’an	  735	  et	  un	  
important	  glissement	  de	  terrain	  le	  4	  octobre	  1960.	  
	  
Analyse	  et	  élaboration	  des	  paysages	  

	  
L’étude	  du	  paysage	  fait	  apparaître	  une	  zone	  plus	  anciennement	  cultivée,	  le	  Cap	  des	  Parties,	  qui	  

présente	  un	  parcellaire	  géométrique,	  constitué	  de	  champs	  laniérés,	  sans	  clôture,	  qui	  appartiennent	  
historiquement	   au	   terroir	   agricole	   cultivable	   de	  Mézels.	   En	   amont	   de	  Roubegeolles,	   la	   plaine	   de	  
Vayrac	   offre	   un	   parcellaire	   très	   différent	   constitué	   de	   parcelles	   sans	   forme	   ni	   orientation	  
privilégiées	   et	   généralement	   encloses	   de	   haies.	   Il	   s’agit	   là	   d’une	   ancienne	   zone	   marécageuse,	  
surtout	  constituée	  de	  prairies	  qui	  forme	  un	  paysage	  de	  bocage	  remarquable	  dans	  la	  vallée.	  

Entre	   le	   Cap	   des	   Parties	   et	   Souroques,	   la	   plaine	   forme	   une	   gouttière,	   à	   peine	   marquée,	  
empruntée	  par	   la	   Sourdoire	  et	   le	   ruisseau	  de	   la	  Guierle.	  Cette	   gouttière	   correspond	  à	  un	  ancien	  
chenal	   de	   la	   Dordogne	   actif	   au	  Moyen	   Age.	   En	   effet,	   le	   terme	   «	  guierle	  »	   qui	   vient	   de	   l’ancien	  
occitan	   «	  	   ierla	  »	   et	   du	   latin	   «	  	   insula	  »	   désignait	   une	   île,	   probablement	   le	   tènement	   du	   Cap	   des	  
Parties,	   qui	   était	   alors	   enserré	   par	   la	   Dordogne	   et	   se	   situait	   dans	   l’intrados	   du	   méandre	   que	  
dessinait	  le	  chenal	  de	  rive	  droite.	  Le	  parcellaire	  s’organise	  alors	  de	  manière	  rayonnante	  à	  l’intérieur	  
de	   la	   courbe	   du	   méandre.	   C’est	   une	   construction	   de	   paysage	   agraire	   classique	   en	   vallée	   de	   la	  
Dordogne	  que	  l’on	  retrouve,	  par	  exemple	  au	  Bougayrou	  (Commune	  de	  Lacave),	  et	  de	  manière	  plus	  
aboutie	  encore	  dans	  les	  cingles	  périgourdins	  (Trémolat).	  Ce	  tènement	  a	  été	  coupé	  par	  la	  route	  mais	  
on	  remarque	  sur	  le	  cliché	  IGN	  de	  1948	  que	  les	  parcelles	  trouvent	  leur	  prolongement	  au-‐delà	  et	  que	  
le	  parcellaire	   situé	  en	   zone	  de	  prairies	  présente	   les	  mêmes	  caractéristiques	  directionnelles	  et	  de	  
taille.	  

	  On	   retrouve	   à	   la	   Guierle	   Basse	   un	   tènement	   plus	   petit	   fait	   de	   parcelles	   cultivées	   offrant	   les	  
mêmes	  caractéristiques	  que	  le	  Cap	  des	  Parties.	  

	  Ces	   territoires	  sont	   les	   témoins	   restés	  apparents	  d’anciens	  cours	  ou	  chenaux	  de	   la	  Dordogne	  
donnant	   au	   paysage	   que	   nous	   observons	   aujourd’hui	   les	   caractères	   d’un	   palimpseste	   qu’il	   faut	  
déchiffrer,	  en	  essayant	  notamment	  de	  donner	  un	  ordre	  chronologique	  aux	  déplacements	  du	  cours	  
d’après	   les	   traces	   qu’il	   nous	   laisse.	   On	   peut	   retenir	   tout	   d’abord	   que	   les	   champs	   cultivés	  
correspondent	  aux	  alluvions	  les	  plus	  anciennes	  qui	  donnent	  les	  sols	  les	  plus	  évolués.	  Les	  zones	  de	  
prairies,	  en	  revanche,	  correspondent	  à	  des	  secteurs	  plus	  récemment	  délaissés	  par	   la	  rivière,	  dont	  
les	  sols	  de	  sables	  et	  de	  graviers	  renferment	  beaucoup	  moins	  d’argile	  et	  d’humus.	  Ce	  sont	  aussi	  des	  
secteurs	  qui	  constituent	  les	  points	  bas	  de	  la	  plaine	  et	  qui	  servent	  encore	  de	  chenaux	  de	  crues.	  
Les	   déplacements	   latéraux	   de	   la	   Dordogne	   et	   s’opèrent	   selon	   une	   succession	   de	   phases	   dont	  
chacune	  est	   observable	   sur	   le	   cours	   actuel	   de	   la	   rivière.	   Ces	   phases	   se	   succèdent	   dans	   le	   temps	  
selon	  la	  chronologie	  suivante	  :	  
	  
1	   –	   les	   dépôts	   alluvionnaires	   grossiers	   s’accumulent	   en	   un	   point	   du	   lit,	   constituant	   un	   banc	   de	  
gravier	   de	   plus	   en	   plus	   affleurant	   qui	   	   finit	   par	   former	   une	   île.	   La	   colonisation	   de	   celle-‐ci	   par	   la	  
végétation	  pionnière	  de	  saules,	  de	  peupliers	  la	  consolide.	  Situation	  aujourd’hui	  observable	  au	  Pont	  
Miret,	  par	  exemple.	  
	  
2	  –	  l’engraissement	  de	  l’île	  se	  poursuivant,	  les	  chenaux	  qui	  l’enserrent	  érodent	  les	  berges	  ;	  l’un	  des	  
chenaux	   tend	   à	   devenir	   prépondérant	   et	   provoque	   une	   érosion	   	   très	   forte	   dans	   l’extrados	   du	  
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méandre	   qui	   se	   forme	   ainsi.	   L’autre	   chenal	   s’amoindrit	   en	   conséquence.	   Situation	   actuellement	  
observable,	  en	  aval	  aux	  Vidissières	  (commune	  de	  Floirac).	  
	  
3	  –	   le	  chenal	   secondaire	  devient	  un	  bras	  mort	   (ou	  couasne)	  qui	  n’est	  plus	  parcouru	  que	   lors	  des	  
crues.	   L’île,	   gagnée	  par	   la	   ripisylve	  devient	  alors	  une	  «	  borgne	  ».	  Ainsi,	   en	  1948,	   la	  Dordogne,	  en	  
aval	  de	  Mézels,	   se	  divise	  en	  deux	  bras	  équivalents	  enserrant	  une	   île.	  Aujourd’hui,	   le	  bras	  de	   rive	  
gauche	   est	   asseché,	   réduit	   à	   une	   modeste	   couasne	   en	   amont	   du	   Pont	   de	   Floirac.	   L’érosion	  
importante	  de	  la	  rive	  droite	  a	  dû	  être	  contenue	  par	  des	  enrochements.	  
	  
Les	  paysages	  :	  une	  chronologie	  relative.	  
	  

Si	   les	   paysages	   ne	   permettent	   pas	   une	   datation	   précise	   de	   leur	   constitution,	   sauf	   quand	   la	  
toponymie	   vient	   à	   point	   nommé	  donner	  une	   indication	  précieuse,	   à	   l’exemple	  du	   ruisseau	  de	   la	  
Guierle,	  leur	  examen	  autorise	  cependant	  à	  risquer	  une	  chronologie	  relative	  c’est-‐à-‐dire	  l’ordre	  dans	  
lequel	   ils	  ont	  pu	   se	   succéder.	  Ainsi	   les	   tènements	   constitués	  de	  parcelles	  géométriques,	   formant	  
des	   champs	   labourés,	   	   en	   légère	   surélévation,	   correspondent	   à	   des	   territoires	   anciennement	  
délaissés	   par	   la	   rivière.	   Il	   a	   fallu	   plusieurs	   siècles,	   voire	   plusieurs	   millénaires	   d’évolution	  
pédologique	  pour	  aboutir	  à	  ces	   terroirs	   limoneux,	  argilo-‐sableux,	   les	  plus	   fertiles	  de	   la	  vallée.	  On	  
peut	  ainsi	  repérer	  dans	  le	  secteur	  étudié	  :	  le	  Cap	  des	  Parties	  déjà	  signalé,	  en	  amont	  de	  Mézels	  des	  
traces	   d’un	   méandre	   ancien	   à	   La	   Bouygue,	   Le	   Bourdarou	   qui	   a	   dessiné	   un	   terroir	   de	   champs	  
rayonnants	  comme	  dans	  le	  cas	  précédent,	  en	  aval	  de	  Mézels,	  les	  Camps	  Hauts	  (devenus	  Scanneau	  
sur	   le	   cadastre	   moderne)	   représentent	   aussi	   un	   terroir	   	   de	   champs	   cultivés	   repérable	   par	   son	  
appellation.	  

En	   revanche	   les	   secteurs	   de	   prairies,	   les	   zones	   boisées	   forment	   des	   gouttières	   certes	   peu	  
marquées	  mais	  que	  l’on	  peut	  observer	  sur	  le	  terrain	  et	  qui	  correspondent	  à	  des	  chenaux	  ou	  à	  des	  
lits	  d’inondation	  plus	  récemment	  abandonnés	  par	  la	  rivière.	  L’examen	  du	  parcellaire	  et	  la	  nature	  de	  
l’occupation	  des	  sols,	  traduit	  des	  degrés	  d’ancienneté	  différents.	  Ainsi	   ,	  on	  peut	  observer	   la	  trace	  
d’un	  ancien	  cours	  anastomosé	  à	  Salgues,	  en	  amont	  de	  Mézels,	  qui	  porte	  un	  parcellaire	  encore	  peu	  
marqué	  et	  peu	  mis	  en	  culture	  encore	  en	  1948.	  La	  carte	  de	  Cassini	  nous	  permet	  de	  constater	  que	  ce	  
cours	  était	  actif	  au	  milieu	  du	  XVIIIe	  siècle.	  
	  

La	  rapidité	  des	  déplacements	  latéraux	  de	  la	  Dordogne	  dans	  ce	  secteur	  n’est	  pas	  mesurable	  avec	  
précision	   et	   paraît	   extrêmement	   variable	   selon	   les	   lieux.	   Des	   témoignages	   historiques	   de	   ce	  
phénomène	   existent.	   Lors	   de	   la	   grande	   crue	   de	   1783,	   par	   exemple,	   la	   commission	   chargée	   de	  
recenser	  les	  dégâts	  (A.	  N.	  H	  145)	  signale	  l’ouverture	  de	  «	  nouveaux	  canaux	  »	  que	  nous	  appellerions	  
chenaux	   à	   Bretenoux,	   Girac,	   Bétaille,	   Vayrac,	   Floirac…	   Pour	   Vayrac	   on	   précise	  même	   qu’il	   s’agit	  
d’un	  «	  nouveau	  canal	  	  qui	  endommage	  et	  qui	  détruira	  la	  plaine	  »	  mais	  nous	  ne	  connaissons	  pas	  sa	  
situation	  exacte.	  D’une	  manière	  générale	  on	  constate	  que	   l’accentuation	  des	  méandres	  qui	  obéit	  
aux	   processus	   déjà	   décrits,	   se	   poursuit	   pendant	   plusieurs	   siècles.	   Ainsi	   à	   Floirac	   l’existence	   d’un	  
plan	  terrier	  du	  XVIII°	  siècle	  permet	  de	  constater	  que	  le	  déplacement	  du	  cours	  vers	  la	  rive	  droite	  au	  
Pétayrol	  –	  La	  Borgne	  a	  atteint	  plusieurs	  centaines	  de	  mètres	  en	  deux	  siècles.	  Le	  ruisseau	  du	  Balat	  	  
qui	   sur	   ce	   plan	   est	   un	   affluent	   de	   la	   Tourmente	   qu’il	   rejoint	   sous	   Mirandol	   est	   aujourd’hui	   un	  
affluent	  direct	  de	  la	  Dordogne	  qui	  conflue	  500m	  en	  amont	  en	  raison	  du	  déplacement	  de	  cours	  de	  
celle-‐ci	  qui	  est	  responsable	  de	  ce	  phénomène	  de	  capture.	  La	  Tourmente	  et	  la	  Sourdoire	  ont	  ainsi	  eu	  
des	   cours	   inférieurs	   plus	   ou	   moins	   longs	   selon	   la	   position	   de	   la	   Dordogne	   et	   ils	   ont	   souvent	  
réoccupés	   d’anciens	   chenaux	   abandonnés	   par	   elle,	   telle	   la	   Sourdoire	   au	   pied	   du	   Puy	   d’Issolud..	  
Dans	   la	   période	   contemporaine,	   au	   cours	   des	   dernières	   décennies,	   on	   constate	   que	   pour	   une	  
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même	  tendance	  séculaire	  de	  migration	  d’un	  méandre,	  on	  assiste	  à	  des	  phases	  faiblement	  érosives,	  
au	  cours	  desquelles	  les	  berges	  demeurent	  assez	  stables	  et	  à	  des	  phases	  de	  forte	  érosion	  au	  cours	  
desquelles	   la	   rivière	  approfondit	  son	   lit	  et	  peut	   le	  déplacer	   latéralement	  de	  plusieurs	  dizaines	  de	  
mètres	  en	  quelques	  années.	  Un	  tel	  phénomène	  est	  actuellement	  observable	  à	  quelques	  kilomètres	  
en	  aval	  du	  Puy	  d’Issolud	  au	  confluent	  de	  la	  Tourmente	  (les	  Vidissières).	  

	  Aujourd’hui,	  sans	   les	   interventions	  humaines,	   la	  Dordogne,	  dans	  ce	  secteur,	  ne	  passerait	  plus	  
sous	  les	  ponts	  que	  l’on	  a	  construit	  pour	  la	  franchir.	  L’intervention	  humaine,	  certes	  beaucoup	  plus	  
modeste	   est	   cependant	   ancienne	   avec	   notamment	   pour	   objectif	   d’alimenter	   les	   chenaux	   qui	  
faisaient	  tourner	  les	  moulins	  et	  de	  maintenir	  en	  fonctionnement	  les	  bacs	  installés	  pour	  la	  traversée.	  
Les	  documents	  d’archives	  montrent	  précisément	  que	  ceux-‐ci	  ont	  dû	  être	  fréquemment	  déplacés	  en	  
raison	  des	  bancs	  de	  gravier	  qui	  se	  formaient	  au	  milieu	  du	  lit,	  rendant	  la	  traversée	  impossible.	  

On	   constate	   que	   le	   secteur	   situé	   au	   Sud	   du	   Puy	   d’Issolud	   n’a	   pas	   livré	   de	   vestiges	  
archéologiques	  entre	  Bétaille	  et	  Saint-‐Denis	  (Ste	  Radegonde,	  plus	  précisément,	  en	  aval	  du	  pont	  de	  
chemin	   de	   fer).	   On	   n’y	   décèle	   pas,	   non	   plus,	   d’implantations	   gallo-‐romaines	   dans	   la	   micro-‐
toponymie,	  à	   l’exception,	  sans	  doute,	  de	  La	  Veyrie,	  très	  en	  aval	  aussi,	  à	  Saint	  Denis.	  Ces	  constats	  
conduisent	   à	   envisager	   que	   ce	   secteur	   de	   la	   vallée	   a	   été	   profondément	   remanié	   par	   l’érosion	  
fluviatile	   depuis	   la	   période	   gallo-‐romaine.	   En	   revanche	   les	   traces	   toponymiques	   d’une	   mise	   en	  
valeur	  médiévale	  sont	  nombreuses.	  Nous	  avons	  déjà	  signalé	  le	  cas	  du	  ruisseau	  de	  la	  Guierle,	  dont	  le	  
nom	  est	  issu	  de	  l’ancien	  occitan	  «	  ierla	  ».	  Le	  Cap	  des	  Parties,	  Cap	  Sourdoux,	  Cammas	  (qui	  vient	  de	  
Cap-‐Mas)	  viennent	  de	  «	  caput	  »	  qui	  désigne	  le	  chef	  manse,	  centre	  d’exploitation	  domaniale	  aux	  IXe-‐
Xe	  siècles	  (selon	  Niermeyer).	  
	  

Un	  autre	  élément	  vient	  corroborer	  l’importance	  des	  déplacements	  de	  cours	  :	  il	  s’agit	  des	  limites	  
de	  communes.	  Alors	  que	  l’on	  imagine	  volontiers	  la	  rivière	  comme	  une	  frontière	  naturelle	  évidente	  
car	  sa	  traversée	  n’est	  pas	  aisée	  par	  hautes	  eaux,	  l’examen	  des	  cartes	  montre	  que	  le	  territoire	  des	  
communes	  est	   souvent	   à	   cheval	   sur	   la	   rivière.	  Or,	   les	   indications	   toponymiques	   et	   les	   limites	  de	  
communes	  que	  l’on	  sait	  très	  stables	  dans	  le	  temps	  inclinent	  à	  mettre	  en	  relation	  la	  constitution	  des	  
finages,	  c’est-‐à-‐dire	  du	  territoire	  mis	  en	  valeur	  par	  une	  communauté	  déterminée,	  et	  le	  tracé	  de	  la	  
Dordogne.	  On	  peut	  supposer	  que	  ces	  communautés	  que	  les	  historiens	  estiment	  s’être	  constituées	  
vers	  le	  X°	  siècle	  mais	  qui	  sont	  souvent	  héritières	  des	  grands	  fundi	  gallo-‐romains	  dans	  notre	  région,	  
ce	  dont	  témoigne	  la	  toponymie,	  avec	  le	  fréquent	  suffixe	  en	  «	  ac	  »	  dans	  la	  vallée	  de	  la	  Dordogne	  Le	  
finage	  de	  chaque	  communauté	  ne	  pouvait	  qu’être	  proportionné	  à	  la	  force	  de	  travail	  de	  celle-‐ci	  et	  
on	  peut	  donc	  en	  déduire	  qu’il	  existait	  une	  relation	  très	  étroite	  entre	  la	  taille	  de	  la	  paroisse	  et	  celle	  
de	   son	   finage.	   Lors	   de	   la	   constitution	   de	   celui-‐ci	   on	   peut	   légitimement	   penser	   que	   la	   rivière	  
constituait	  une	  limite	  naturelle	  du	  finage.	  Cela	  conduit	  à	  envisager,	  pour	  la	  Dordogne,	  au	  tournant	  
du	  Haut	  Moyen-‐Age	  (vers	  le	  Xe	  siècle	  et	  sans	  doute	  dès	  l’époque	  gallo-‐romaine	  pour	  beaucoup	  de	  
lieux	   dont	   la	   toponymie	   est	   caractéristique,	   un	   tracé	   sensiblement	   différent	   du	   tracé	   actuel	   en	  
maints	  endroits.	  

	  Cela	  est	  vrai	  à	  Carennac,	  en	  amont,	  à	  Floirac,	  en	  aval.	  C’est	  vrai	  aussi	  à	  Vayrac	  mais	  cela	  est	  dû	  
au	   rattachement	  de	  Mézels	  qui	   était	   à	   l’origine	  une	  paroisse	   indépendante.	   Le	   cas	  de	   ce	   village,	  
situé	  face	  au	  Puy	  d’Issolud	  est	  cependant	  intéressant	  car,	  situé	  en	  rive	  gauche,	  il	  est	  séparé	  de	  son	  
terroir	  agricole	  de	  plaine	  et	  de	  ses	  granges	  situés	  en	  rive	  opposée,	  aux	  Granges	  de	  Mézels.	  	  
	  

Il	   faut	   donc	   admettre	   que	   les	   paysages	   actuels	   de	   la	   vallée	   de	   la	   Dordogne	   au	   pied	   du	   Puy	  
d’Issolud	  n’ont	  probablement	  rien	  à	  voir	  avec	  ceux	  de	  la	  Guerre	  des	  Gaules.	  Il	  paraît	  dès	  lors	  tout	  à	  
fait	  dérisoire	  et	  vain	  de	  vouloir,	  dans	  le	  cas	  précis	  de	  la	  vallée	  de	  la	  Dordogne	  comparer	  le	  paysage	  
actuel	  à	  la	  description	  d’Hirtius.	  On	  peut	  en	  revanche,	  compte-‐tenu	  des	  observations	  précédentes	  
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sur	   les	   paysages	   et	   sur	   la	   dynamique	   de	   la	   rivière	   envisager	   que	   celle-‐ci	   ait	   occupé	   au	   temps	  
d’Uxellodunum	  une	  position	  médiane	  dans	   la	  vallée,	  voire	  même	  qu’elle	  ait	  pu	   longer	   le	  pied	  du	  
Puy	  d’Issolud.	  Ces	  hypothèses	  sont	  en	  parfaite	  cohérence	  avec	  nos	  constats.	  
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ANNEXE	  

	  
Remarques	  sur	  le	  déplacement	  de	  la	  Dordogne	  par	  J.-‐P.	  Fabre	  et	  J.-‐P.	  Girault	  
	  

En	   faveur	   de	   la	   thèse	   du	   Puy	   d'Issolud,	   plusieurs	   auteurs1	   ont	   émis	   l'hypothèse	   que	   le	   lit	   de	   la	  
Dordogne	  passait	  au	  pied	  du	  Puy	  d'Issolud,	  côté	  sud2.	  	  

La	   seule	   étude	   connue	   concernant	   le	   déplacement	   du	   cours	   de	   la	   Dordogne	   est	   celle	   d'Emile	  
Albouy3	  dont	  voici	  le	  texte	  :	  	  

"Chargé	   du	   projet	   et	   du	   contrôle	   des	   travaux	   de	   défense	   des	   rives	   de	   la	   Dordogne	   dans	   le	  
département	   du	   Lot,	   j'ai	   fait	   en	   1932,	   sur	   photographies	   aériennes	   et	   sur	   place,	   une	   étude	   des	  
modifications	  que	  le	  lit	  de	  la	  rivière	  aurait	  pu	  subir	  dans	  le	  passé.	  Il	  m'est	  alors	  apparu	  que	  la	  Dordogne	  
avait	  effectivement	  coulé,	  jadis,	  au	  pied	  du	  versant	  de	  Saint-‐Denis	  et	  de	  la	  pointe	  sud	  du	  Puy	  d'Issolud.	  

Je	  pense	  en	  effet	  que	  c'est	  dans	   l'ancien	   lit	  de	   la	  Dordogne	  que	  s'est	   installée	   la	  Tourmente	  entre	  
Saint-‐Denis	  et	  le	  confluent	  actuel	  et	  que	  la	  Sourdoire	  s'est,	  à	  l'amont,	  péniblement	  ménagé	  le	  sien	  de	  l'est	  
à	   l'ouest,	   au	   travers	   des	   alluvions	   de	   comblement.	   C'est	   d'ailleurs	   au	   delà	   du	   marais	   de	   la	   Hierle	   et	  
partant	   au	   sommet	   du	   coude	   de	   la	   rivière	   sis	   immédiatement	   à	   l'amont	   de	   Mézels	   que	   je	   situerais	  
l'origine	  du	  lit	  primitif.	  

La	  cause	  déterminante	  du	  retrait	  réside,	  de	  toute	  évidence,	  dans	  l'instabilité	  bien	  connue	  du	  versant	  
gauche	   de	   la	   vallée,	   instabilité	   consécutive	   au	   creusement	   de	   la	   vallée	   dans	   une	   formation	   marno-‐
calcaire	  profondément	  fissurée	  et	  disloquée.	  Depuis	  que	  la	  rivière	  en	  sape	  le	  pied,	  la	  masse	  ébouleuse	  n'a	  
pas	   cessé	   de	   glisser,	   car	   des	   travaux	   de	   fixation	   de	   rive	   pouvaient	   seuls	   en	   retarder	   la	   progression.	  
Charriés	   par	   les	   eaux	   de	   crue,	   les	   produits	   d'érosion	   se	   sont	   déposés	   à	   l'aval,	   sur	   la	   rive	   convexe	  
notamment,	   et	   y	   ont	   formé	   des	   atterrissements	   qui,	   réduisant	   la	   section	   d'écoulement,	   ont	  
graduellement	  provoqué	  la	  surélévation	  du	  plan	  d'eau	  à	  l'amont.	  Sous	  la	  charge	  accrue,	  la	  berge	  gauche,	  
surmontée	  ou	  échancrée	  en	  des	  points	  déprimés	  ou	  de	  moindre	  résistance,	  a	  livré	  passage	  aux	  eaux	  qui,	  
à	   travers	   la	   plaine,	   se	   sont	   creusé	   autant	   de	   sillons	   jusqu'au	   pied	   du	   versant	   de	  Mézels	   ;	   là,	   un	   sillon	  
longitudinal	   issu	  de	   l'enracinement	  de	   la	  berge	   les	  a	  collectées	  et	   ramenées	  dans	   le	   lit.	  On	  pourrait,	   je	  
crois,	  situer	  ces	  sillons	  ;	  en	  tout	  cas,	  il	  en	  est	  trois	  qui	  subsistent	  ou	  ont	  laissé	  des	  traces.	  Quant	  au	  sillon	  
longitudinal	   approfondi	   par	   les	   eaux	   débordées,	   il	   s'est	   assez	   rapidement	   substitué,	   en	   tant	   que	   lit	  
principal,	  au	  lit	  primitif	  qui	  n'a	  dès	   lors	  plus	  reçu	  que	  des	  eaux	  de	  crue.	  C'est	  à	   la	   longue,	  au	  contraire,	  
que	  celui-‐ci	  s'est	  comblé	  pour	  ne	  laisser	  place	  aujourd'hui	  qu'aux	  eaux	  de	  la	  Tourmente	  sur	  près	  de	  trois	  
kilomètres	  et	  de	   la	  Sourdoire	  dans	   la	  partie	  sinueuse	  de	  son	  cours.	  Tel	  est,	  à	  mon	  avis,	   le	  processus	  du	  
retrait	  de	  la	  Dordogne.	  Rien	  dans	  le	  modelé	  de	  la	  plaine,	  rien	  dans	  la	  nature	  et	  l'étagement	  des	  alluvions	  
visibles	  ne	  vient	  en	  tout	  cas	  à	  l'encontre	  de	  ces	  conjectures.	  

Il	  est	  même,	  non	  loin	  de	  Mézels,	  des	  particularités	  du	  lit	  de	  la	  rivière	  qui	  les	  viennent	  étayer.	  Telle	  l'île	  
des	  Escouanes	  où,	  du	   fait	  des	  apports	  solides	  de	   la	  Cère,	   le	  déplacement	  du	   lit	  qui	  nous	  occupe	  aurait	  
dans	   un	   avenir	   plus	   ou	  moins	   éloigné,	   exactement	   son	   homologue,	   si	   l'exploitation	   de	   ces	   apports	   et	  
certains	  ouvrages	  de	  défense	  de	  rives	  ne	  venaient	  y	  porter	  remède.	  Tels	  encore	  les	  atterrissements	  par	  
lesquels,	   en	  amont	  du	   confluent	  de	   la	   Tourmente,	   se	   traduisent	  actuellement	   les	   érosions	  de	   la	  berge	  
mouvante	  des	  environs	  de	  Mézels.	  

Mais	  une	  autre	  question	  se	  pose	  ici	  :	  à	  quelle	  époque	  la	  Dordogne	  aurait-‐elle	  quitté	  le	  pied	  du	  Puy	  

                                                
1	  -‐	  Notamment	  Paul	  Bial,	  Jean-‐Baptiste	  Cessac	  et	  Antoine	  Laurent-‐Bruzy.	  
2 - Une étude géologique serait à faire de façon à étudier les déplacements éventuels de la Dordogne, de la Tourmente et de la Sourdoire. Pour l'instant, nous 
n'avons trouvé aucun vestige archéologique dans les terrains d'alluvions situés au pied du Puy d'Issolud. Par contre, plus au sud-est dans la plaine de Bétaille 
les vestiges néolithique et gallo-romain sont très abondants. 
3 - Albouy (E.). - Un point d'histoire romaine particulièrement controversé, Uxellodunum. Essai d'identification. Impri. Salingardes Villefranche-de-Rouergue, 
1957,  note, p. 58-60. 
Emile Albouy était Inspecteur Général honoraire des Ponts et Chaussées,  Ex-Ingénieur en Chef du Lot. 
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d'Issolud	  ?	  Il	  m'est	  apparu	  que,	  sur	  ce	  point,	  une	  indication	  pouvait	  m'être	  fournie	  par	  le	  rapprochement,	  
d'une	   part,	   de	   la	   puissance	   des	   alluvions	   qui	   comblent	   l'ancien	   lit	   et,	   de	   l'autre,	   du	   volume	   total	   des	  
charriages	  tels	  qu'on	  peut	  les	  supporter	  de	  nos	  jours.	  

En	  vue	  de	  ce	  rapprochement,	  des	  données	  concernant	  la	  Dordogne	  ou	  tirées	  de	  cas	  similaires	  m'ont	  
permis	   de	   me	   faire	   une	   assez	   juste	   idée	   du	   débit	   solide	   de	   la	   rivière	   à	   l'amont	   de	   Mèzels	   (débit	   en	  
suspension	  et	  débit	  de	  roulement)	  et,	  partant,	  d'évaluer	  la	  fraction	  maximum	  de	  ce	  débit	  susceptible	  de	  
s'être	  fixée	  dans	  l'ancien	  lit.	  J'ai,	  d'autre	  part,	  pu	  apprécier	  l'ordre	  de	  grandeur	  des	  charriages	  inhérents	  à	  
l'instabilité	  du	  versant,	  grâce	  aux	  observations	  que	  j'avais	  personnellement	  faites,	  entre	  1931	  et	  1937,	  à	  
l'occasion	  des	  travaux	  de	  raccordement	  qu'exigeait	  périodiquement	  alors	  la	  route	  de	  Mézels	  du	  fait	  des	  
glissements	  de	  terrain.	  Pour	  ce	  qui	  est	  de	   la	  puissance	  des	  alluvions	  de	  comblement,	   je	  n'ai	  pu	  que	  me	  
baser	  sur	  les	  quelques	  talus	  alluviaux	  qui	  apparaissent	  dans	  les	  lits	  de	  la	  Tourmente	  et	  de	  la	  Sourdoire.	  

Il	  se	  peut	  que,	  sur	  ce	  dernier	  point,	  mes	  données	  soient	  imparfaites	  et	  l'on	  jugera	  peut-‐être	  aussi	  que	  
je	  base	  mes	  calculs	  sur	  une	  hypothèse	  bien	  risquée,	  en	  admettant	  qu'érosions,	  que	  charriages	  et	  dépôts	  
se	  sont	  jadis	  effectués	  avec	  la	  fréquence	  et	  l'intensité	  que	  nous	  constatons	  aujourd'hui.	  Je	  n'en	  donnerai	  
pas	  moins	   les	   conclusions	   de	  mon	   étude,	   d'autant	   qu'il	   est	   pratiquement	   impossible,	   à	  mon	   sens,	   de	  
serrer	  de	  plus	  près	  le	  problème.	  

De	  cette	  étude	  il	  résulte	  donc	  que	  les	  charriages	  qui,	  en	  un	  siècle,	  ont	  pu	  s'effectuer	  et	  se	  fixer	  dans	  
l'ancien	   lit	   représentent	   au	   maximum	   le	   1/40e	   des	   dépôts	   alluviaux	   postérieurs	   à	   la	   formation	   du	  
nouveau	  lit,	  ce	  qui	  revient	  à	  dire	  que,	  lors	  de	  la	  guerre	  des	  Gaules,	  la	  Dordogne	  ne	  baignait	  plus	  le	  pied	  
du	  Puy	  d'Issolud	  depuis	  au	  moins	  deux	  millénaires	  ;	  tout	  au	  plus	  l'ancien	  lit	  y	  donnait-‐il	  passage	  aux	  eaux	  
des	  grandes	  crues.	  

De	   la	   proportion	   sus-‐indiquée,	   il	   découle	   d'ailleurs	   que	   le	   comblement	   de	   l'ancien	   lit	   se	   serait	  
moyennement	   opéré	   à	   raison	   d'au	   plus	   8	   cm	   en	   un	   siècle.	   Aussi	   bien	   mes	   conclusions	   apparaissent	  
parfaitement	  plausibles	   lorsque	   -‐	   tout	  bien	  considéré	   -‐	   l'on	  rapproche	   la	  hauteur	  de	  8	  cm	  des	  données	  
que	  l'on	  possède	  quand	  à	  l'exhaussement	  du	  sol	  de	  certaines	  vallées	  par	  les	  dépôts	  alluviaux.	  

En	  tout	  état	  de	  cause,	  on	  ne	  saurait	  opposer	  à	  ces	  conclusions,	  ni	  la	  thèse	  de	  Cessac	  d'après	  laquelle	  
le	  retrait	  de	  la	  Dordogne	  aurait	  été,	  au	  XIIIe	  siècle,	  "le	  brusque	  résultat	  d'un	  grand	  débordement"	  ce	  qui	  
implique	  une	   intensité	  de	  charriages	  et	  de	  dépôts	  alluviaux	  qui	  ne	  s'est	   jamais	  manifestée	  qu'au	  cours	  
des	   interglaciaires	   du	   pléistocène,	   ni	   les	   extrapolations	   basées	   sur	   des	   déplacements	   de	   lit	   récents	   et	  
limités	  qui	  conduiraient	  à	  attribuer	  aux	  eaux	  de	  la	  Dordogne	  une	  puissance	  d'alluvionnement	  supérieure	  
à	  celle	  des	  eaux	  de	  la	  Durance	  ou	  du	  Var,	  de	  beaucoup	  les	  plus	  chargées	  de	  France".	  
	  

L'auteur	  considère	  avec	  de	  bons	  arguments	  que	  le	   lit	  mineur	  de	   la	  Dordogne	  s'est	  déplacé	  vers	   le	  
sud.	  Son	  ancien	  lit	  est	  utilisé	  par	  les	  affluents	  de	  la	  Tourmente	  et	  de	  la	  Sourdoire.	  Il	  considère	  que	  les	  
éboulements	   de	   la	   falaise	   de	   Souroque	   et	   les	   transports	   solides	   par	   les	   affluents	   seraient	   à	   l'origine	  
d'une	  surélévation	  des	  rives	  et	  d'un	  déplacement	  progressif	  de	  la	  Dordogne.	  
	   Il	  apparaît	  difficile	  à	  concevoir	  que	  la	  Sourdoire	  et	  la	  Tourmente	  aient	  une	  force	  suffisante	  pour	  
barrer	   la	   force	   du	   fleuve.	   Les	   transports	   de	   ces	   cours	   d'eaux	   se	   limitent	   à	   des	   argiles	   et	   une	   faible	  
quantité	   de	   sable	   comparée	   aux	   bancs	   de	   galets	   déplacés	   chaque	   année	   par	   le	   fleuve.	   D'ailleurs	   la	  
dynamique	  générale	  de	  la	  Dordogne	  va	  dans	  le	  sens	  d'un	  déplacement	  des	  méandres	  vers	  l'aval,	  ce	  qui	  
déplace	  l'action	  érosive	  de	  la	  rive	  droite	  convexe	  plus	  bas.	  

L'étude	   d'Albouy	   repose	   sur	   un	   postulat	   de	   déplacement	   lié	   à	   un	   remplissage	   régulier	   d'un	   lit	  
emprunté	  durant	  des	  millénaires.	  Or	  l'étude	  historique	  du	  comportement	  du	  fleuve,	   la	  périodicité	  des	  
crues	   et	   les	   conséquences	   spectaculaires	   qui	   en	   découlent	   parfois	   introduisent	   une	   notion	   de	  
bouleversement	   des	   lieux	   que	   quelques	   exemples	   illustreront.	   En	   1783,	   la	   crue	   la	   plus	   importante	  
enregistrée	   à	   la	   période	  historique	   provoqua	   le	   déplacement	   de	   l'embouchure	   de	   la	  Maronne,	   entre	  
Argentat	   et	   Beaulieu,	   de	   plus	   de	   800	   m.	   A	   Souillac,	   entre	   1900	   et	   1935,	   année	   où	   intervint	  
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l'enrochement	  des	  berges,	  le	  déplacement	  du	  lit	  d'un	  bord	  à	  l'autre	  de	  la	  vallée,	  intervint	  trois	  fois.	  Dans	  
les	   années	   1960,	   une	   île	   de	   200	   m	   de	   long	   et	   près	   de	   80	   m	   de	   large	   s'étendait	   en	   face	   du	   Bastit,	  
commune	  de	  Pinsac.	  Cette	   île	  était	  couverte	  de	  grands	  arbres	  qui	   témoignaient	  de	  son	  ancienneté	  et	  
contribuaient	  à	  sa	  solidité.	  En	  un	  hiver,	  elle	  fut	  rabotée	  par	  les	  fortes	  eaux.	  	  

En	   fait,	   l'essentiel	   de	   cet	   aspect	   du	   dossier	   ne	   consiste	   pas	   à	   déterminer	   quand	   la	   Dordogne	   a	  
déplacé	   son	   lit	   près	   du	   Puy	   d'Issolud,	   mais	   si	   cela	   est	   géologiquement	   possible.	   Car	   la	   rapidité	   de	  
déplacement	  du	  lit	  n'est	  pas	  liée	  à	  l'ampleur	  chronologique	  du	  mouvement,	  comme	  en	  témoignent	  les	  
exemples	  cités	  plus	  haut.	  

Plusieurs	   voies	   de	   recherche	   sont	   à	   envisager	   pour	  mettre	   à	   l'épreuve	   nos	   hypothèses	   et	   étayer	  
notre	  argumentation	  sur	  ce	  qu'était	  le	  site	  du	  Puy	  d'Issolud	  au	  moment	  de	  la	  guerre	  des	  Gaules	  :	  
	   -‐	   étude	   géologique,	   et	   hydrogéologique	   (les	   3	   sources	   principales	   du	   Puy	   d’Issolud	   qui	  
apparaissent	  au	  contact	  des	  calcaires	  sur	  les	  marnes	  sont	  les	  exurgences	  des	  eaux	  infiltrées	  sur	  ce	  seul	  
plateau	  et	  il	  apparaît	  aisé	  d'envisager	  un	  bilan	  des	  eaux	  sur	  ce	  "mini	  Causse")	  ;	  
	   -‐	  	  étude	  sur	  photographies	  aériennes	  et	  sur	  cartes,	  
	   -‐	  reconstitution	  de	  l'évolution	  morphologique,	  de	  l'enfoncement	  et	  de	  la	  divagation	  du	  lit	  mineur	  
de	  la	  Dordogne	  ;	  
	   -‐	   étude	   de	   la	   fracturation	   et	   de	   son	   incidence	   dans	   le	   tracé	   des	   méandres	   qui	   pourra	   être	  
envisagée	  sur	  une	  plus	  grande	  échelle	  d'observations.	  
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