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Etude des critères d'implantation du terrier chez

le renard roux (Vulpes vulpes L.) au Pays de Liège

x Pâr
Anne PAQUOT et Roland M. LIBOIS

t+*

SUMMARY :

Denning habits of the red fox in eastern Belgium (Province of Liège).

Inthecourseofthespringlg84,theauthorsv.isjtedabout200
fox dens in the southern and eastern parts of the Province de Liège

iÉuriÀ., Belqium). Each den sjte was described' Then a multivariate
à;;iy;il i."Éipiôcar averaging) was- performed to 'identify, when possible'
ihe "pururèter1i 1 i nf I uenci ng the fox hab'i tat cho i ce '

Fox dens generally are built in forested habitats with no or
only a poor scrub iayer anàare southernly or westernly oriented. For

*[ui.oh.".ns the otÉer habitat parameters, the fox appears to be very
ôppÀriùristic. For exglple,. in.the vi,cinity of roads or human dwelIinqs,
Àit a.n will be establ'iineà unaer a dense vegetation cover whereas in
ifre middle of forested areas it has to be found in open wood or near

cl earcuts .

Inourstudyarea'foxdensw.ithmorethan5ma.inentrancesare
not cornrnon. Frequentiy they are not occupied for.more titan one reproduc-
ïiôn-t"uton. Cohabitaiion wittr oaoger was noted in 15 cases (59 fox-oc-
cupied dens) and with rabbit in 4 cases only'

* Licencjé en Sciences zoologiques, U'Lg'r 1981.'.---^
Âoià.i. actuelle : rue St Roch,13 - B 4183 XH0RIS -

# premier ass.istant, Laboratoire d'Ethologie, université^
fniiiiut de Zoologie, Quai Van Beneden, B-4020 Liège' B
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gique.

7



RE,SUME

Au cours du printemps 1984, quelque 200 terriers de renard ont
été visités dans 1a partie de la Province de Liège située au sud et àl'Est de la Meuse. La situation de chacun de ces terriers a été caracté-
risée par rapport au milieu environnant, 1e but de l'étude étant de dé-
couvrir les cr.itères en fonction desquels le renard s'installe dans un
endroit donné.

En rè91 e
son terrier est bo
rence, orienté vers
mètres, nous avons
faci I i té son choi

INTRODUCTION

généra1e, 1e milieu que choisit le renard pour établir
'i sé mai s non brous sai I I eux et I e terrai n esi, de préfé-
le Sud ou l'Ouest. En ce qui concerne les autres para-
constaté que 1e renard adaptait avec une très qrande

x aux.circonstances.

Depuis )ongtemps, le renard a très mauvaise réputation non seu-
lement dans les milieux cynégétiquesqui l'accablent de tous les maux
dont souffrent lièvres, faisans et perdrix mais aussi chez 1es gens de
1a campagne qui dép10rent ses incurs.ions dans les poulailliers. En 1966,
un nouveau grief est venu s'ajouter au cortège des récr.im.inations dont
1e goupil fa'isait 1'objet : 1a rage. Vecteur de cette maladie, i1 s,est
vu depuis lors plus pourchassé que jamais et ses terriers furent systé-
matiquement gazés. La maladie n'en est pas éradiquée pour autant màis
1es populations de bla'ireaux ont eu à en souffrir et sont, de ce fait,
gravement menacées(RYELANDT et al., 1981). l',lalgré 1a gravité de l,en-
zootie rabique, peu de recherches furent menées en Belgique sur le com-
portement du renard, sur sa démographie ou son écologie en généra1. Ces
paramètres écoéthologiques sont pourtant susceptibles d'influencer de
manière capitale 1'épidémiologie de la maladie. La rage pouvant attein-
dre les renardeaux dès avant leur sortie du terrier (PASTORET et a1.,
1983), nous avons jugé intéressant de définir les conditions dans les-
que11es, aux pays de Liège, la renarde s'installe d'habitude pour mettre
bas. La prêsente note n'a pas d'autre prétention. Elle fait suite au
travail de I0KEM (1982) en Lorraine belse.
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I. RAPPEL SUR LE COMPORTEMENT DU RENARD EN RELATION

AVEC LE TERRIER.

Le renard vit en couple ou en groupe, selon la richesse du mi-
lieu qu'i1 fréquente (VON SCHANTZ, 1984). Chasseur solitaire, i1 exploi-
te un territoire dont la surface est fonction de I'abondance des proies
(ABLES, 1969; VON SCHANTZ, 1981), et dont l',étendue peut varier de 45 ha
(Mac DONALD;1980) à 1880 ha (MAUREL,1981).

Contrairement au blaireau (l4e1es meles), le renard ne fréquente
pas son terrier toute I'année (KLENK;-TI69T. TÏ préfère 1es gîtes au
so1, dans les fourrés, sous les souches... (HEPTNER et al., 1974). Les
terriers ne sont utilisés qu'à 1'époque de 1a reproduction, pour la mise
bas et comme refuge pour 1es juvéniles ou parfois comme retraite lors
d'une chasse ou comme abri lorsque sévissent des conditions climatiques
défavorables (KLENK, 1969; LL0YD, 1975).

C'est en hiver que le renard parcourt son territoire pour vi-
siter, nettoyer ou marquer d'anciens sites ou encore pour creuser de
nouveaux terriers (Mac DONALD, 1980). En Grande Bretagne, LLOYD (1975)
observe que cette activité de creusement se situe de novembre à avril.

Au début du printemps (février-mars dans le Luxembourg belge
(BERNARD, 1959), mars en Irlande (FAIRLEY, 1969)),'la femelle met bas
dans un petit terrier qui sera délaissé dès que les renardeaux auront
atteint 1'âge d'un mois. A cette époque, el1e emmène sa famille vers
d'autres terriers qui, eux aussi, seront abandonnés par 1a suite
(D0UGLAS, 1965). Les raisons invoguées pour expliquer ces déménagements
sont multiples : pu1'lulation de parasites, menace humaine... Agés de
tro'is mojs envjron, les jeunes quittent le terrier et visitent éventuel-
lement d'autres sites (SARGEANT, 1972; STORM et al. , 7976; LLOYD, 1975
et 1980). Ils commencent à deven'ir indépendants en juillet-août mais
c'est en octobre qu'i1 se dispersent (PHILLIPS et al.,1976; ST0RI'1 et
al., 1976; PILS et MARTIN, 1978; ENGLUND, 1980; LLOYD, 1980).

1.1. Le terrier

En gênéral, 1e terrier, creusé par 1e renard lui-même, est
petit et n'est utilisé qu'un an (STORM et al., 7976; STUBBE et STUBBE,
1.977 ) . Certa i ns d'entre eux sont toutefo i s fréquentés par pl usi eurs
génêrations successives. Dans ce cas, i1s sont réaménagés chaque année
de nouvelles entrées, de nouveaux coulo.irs sont creusés. L'architecture
est relativement simple : il s'agit d'un réseau de galeries aboutissant
à des chambres. Il existe plusieurs types de terrier :

le terrier de mise bas : petit terrier bjen dissimulé, à une
ou deux entrées;

le terrier principal à nombre important d'entrées où parfois
a lieu la mise bas et
'le terrier secondaire qui sert de refuge lors de chasses
par exempl e .
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2. METHODES

Rêcol te des données)1

En vue de recenser un maximum de terriers, nous avons entrepris
fin 1983, une enquête auprès des préposês de l'administration des Eaux
et Forêts de 1a province de Liège et de la commune de Fourons. Notre
aire de prospection couvre essentiellement le Sud et l'Est de 1a pro-
vince de Liège (fig. 1). Chaque terrier a reçu notre vjsite à deux re-
prises. Connaissant la relative intolérance du renard à la présence hu-
maine, nous avons tenu à être rapides etdiscrèts, surtout lors de la
seconde visite (p.remière quinzaine de ma'i 1984) qui devait nous permet-
tre d'examiner 1a réoccupation éventuelIe des terriers. De fin décembre
1983 à mi mars 1984, nous nous sommes rendus sur le terrain afin de dé-
crire chaque terrier et son env'ironnement. Cette description fut com-
p1étée à partir des cartes topographiques au 7/?5000. Les paramètres
sont repris au tableau L.

2.2. Iraitement des données

Dans un premier stade,
mètres sêparément mais cette ap
peuvent être I i és. C'est pourqu
de l'étude fait appel à une tec
en l'occurence, 1'analyse des c
au moyen d'un ordinateur, ici,
Traitement de I'information de
espace à autant de dimensions q

nous avons considérê chacun des para-
proche n'est pas sati sfai sante car i I s
oi nous avons, dans une seconde phase
hnique de description multidimensionnelle,
orrespondances . Le trai tement consi ste,
un IBM 4341 du Centre de Calcul et de
I'Univers'ité de Liège, à construire un
u'i1 y a de paramètres et à fournir des

projections planes. Cel les-ci sont calculées de tel le sorte qu' e1 1es
soient toutes orthogonales (perpendiculaires entre e1 1es) et que la va-
riabilité totale des données so'it maximale le long du premier axe facto-
riel qui les sous-tend, maximale aussi le long du second, tompte tenu
du fait qu'i1 est perpendiculaire au premier, et ainsi de su'ite.

Pour chacun des axes factoriels, 1'ordjnateur calcule 1a part
de la variab'ilité totale des données qu'i1 représente ainsi que la con-
tribution prise à sa construction par chaque variable initiale. Nous
avons utilisé le programme MULTM de LEBART et al. (1977) et nous luj
avons fourni nos variables découpées en classes : 2 à 5 modalités par
variable en veillant à rêpartir les effectifs de la manjère la plus uni-
forme possible entre chacune d'elles. Le tableau 1 ênumère ces variables
et précise les ljmites de notre découpage.

]. RESULTATS

Nous présenterons d'abord les conclusions tirées de I'examen
de chaque paramètre en particulier, après quoi, nous exposerons les ré-
sultats de I'analyse des correspondances.

Des 204 terriers fréquentés par 1e renard que nous avons pu
visiter, 150 sont des terriers de renard, ?7 onl été creusés par des
blaireaux et 22 par des lapins (Oryctolagus cuniculus). Bien entendu,
les entrées de ces derniers furent-a§rà[dïEs-p-ar-Te-renard. Les cinq
terriers restant éta'ient utilisés par 1es trois espèces.
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Tableau 1. Descripteurs du milieu util.isés dans l,étude et modalités
retenues pour chacun d'eux.

mi xte

>50

>20

+l
+b

Fspèce responsable
du creusement

gxposition

Pente (degrés )

Topog ra ph i e

Sol - schiste

- grès

- cal cai re

- phyl 1 ades

- sabl e

Végétatjon - futaie

- rési neux

- taillis
- mi I i eu ouvert

- densité

- Iuminositê

- recouvrement (%)

- strate arborescente

- strate arbustive

- strate herbacée

- fougère-ai g'le

- encombrement au sol

Distance à 1'orée (m)

" au point d'eau

" à la première habitation

" à ]a " route

Nombre de gueules

Distance max. entre 1es gueules (m)

. u.Arre (m')

Utilisation et nettoyage

Cohabi tation

cl asse 1 cl asse 2 cl asse 3 cl asse 4 cl asse 5

rena rd

NO-NE

0- 10

faciès plat

absence

faible
1E

0- 50

0-5

0-5

0-5

fai bl e

0- 50

0-12s

0-550

1- 125

<3

<9

<2

non net-
toyé

vide

lapin

NE-SE

10- 20

butte

prés ence

pessi ère

pré sen ce

m0yen ne

6- 13

51-100

6- 30

6-35

6-25

moyen

51- 100

126-300

551-1000

I 26- 300

3-5

9- 16

nettoyê

rena rd
seu I

bl ai reau

SE - Sl,l

>20

g rotte

pi nède

14-25

> 100

>30

>35

26- 50

fort

101- 3 s0

301-425

> 1000

301-500

6-10

17 -24

26-125

uti'l i sé

+ lapin

blaireau
+ lapin

SO-NO

rocher,
souche

mel ezin

2q-qô

>50

> 350

> 1125

> 500

11-20

>25

> t25

+ bl ai reau

12

api n

lair



3.1. Analyse unidimensionnel'l e

3.1.1. Ex si ti on

Nous avons pu constater que le renard n'installe pas souvent
son terr.ier sur des [entes orientées vers le Nord (1! "a) ou l'Est (?9 1:l

ii tÀÀnr. préférer ll-,s terrains exposés à l'Ouest (35 %) ou au Sud (30%)

eette tendànce est plus marquée en Haute Ardenne, région fort battue
oàr-i.i-runts, où 4'4 % des terriers sont sur des pentes orientées vers
iË srà. i;1;;'ISKEM (1982), en Lorraine betgê, t,exposition du terrain
niest pas un facteur déteiminant. Cet auteur observe toutefois une do-

minance 1égère des expositions Sud et Ouest'

La déclivité du terrain choisi par le renard dépend en grande

partie du relief local. En Allemagne du Nord' par exemple, BEHRENDT

iigSSj nôt. qr. les ter.iers sont creusés dans des terrains platsr-P9lt
àÀi.égiont vallonnées, telles que 1e Hijgelland (Suis:") (FUCHS, 1973)

àu-t'uÉctel (STUBBE, téso; on relèYg-y!. P9!!9 sén9f3l9*9ll^ussez forte
iàO a:s'y ùais su'ivant ÉILS et MARTIN (1978) ou IgKEM (1982) les re-
Àards ne cÉoisiraient pas une dêcl ivité particulière'

Dans le cas présent' noUS aVOnS remarqué que, dans les rég.ions

de plateau comme le Pâys de Herve: o, ]9 Haute Ardenne, la déclivité du

terrain où se trouvaie"nt les terriers était faible (respectivement 48 %

el 67 % des terriers sur des pentes inférjeures à 10 ") tandis que dans

üne rctlon plissée tel1e que ie Condroz, ou 1'Ardenne, elle était nette-
Àànt pTrt importante respectivement 57 et 50 % des terriers sur des pen-

làt-tlpàii"uies a Z0 ". bes observations indiquent donc, elles aussi,
Àrà Jà'ae.fivité d'un terrain n'est qu'un facteur secondaire lors du

ihoix du site d'implantation du terrier.

3. 1.3. IgpqsrCphic

contra.irement à ce qu'a observé IoKEM (1982), nous avons cons-

taté que 1a plupart de nos renards établissaient leur terpier dans des

terrai'ns au m.iciorelief plutôt réqulier (62 % des cas). Nous en avons

rà."nrâ-pà, (B %) dans dbs grottei ou sous des souches mais ces terriers
ràni pirl àiificiles à trouier que.les autres et, de ce fait, peut-être
sous-représentés dans notre échanti I I on.

3 .1.?. Décl i vi té

3.1.4 §q I

Nous aYons rencontré des terriers
variés. La majeure partie d'entre eux (95 %

louteux avec charge variant en fonction de

grès , schi ste, phÿ1 1 ades , quartzi tes ou sab

É"rvé, 1a région cou"'erte par nos investiga
risée par des sols de cette nature. Le rena
choix. Dans le Pays de Herve, au sol argile
dans l'argi1e.

dans des types de sols très
sur des sols limono-cail-

a roche mère (silexite,
e). Mis à part 1e PaYs de
,ions est justement caracté-
'd n'avait donc guère 1e

rx,1es terriers sont creusés

I
t
r
u
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De nombreux auteurs (SHELD0N, 1950; ABLES, l9l5; STORl,l et al.,
1976; PILS et MARTIN, 1978 et I0KEI'4, 1982) signalent que 1e terrier estétabli dans des sols bien drainés et faciles à creuser, mais nous avons
pu voir que ce n'était pas toujours le cas.

3.1.5. V ti on

Nous avons accordé une plus grande importance à l,étude de la
structure du couvert végéta1 qu'à celle de sa composition flor.istique,
cel le-ci .dépendant surtout de 1a région naturel le dans 1aque1 le noüs
travai I I ions.

3 . 1 . 5 . a . I{pg=99=y9sg!e!i9!

Que11e que soit la région envisagée, 1e renard s'installe sur-tout dans les résineux (50:? %).! plus pàrticulièrement dans les pes-
sières (38'-? %). Pour ce milieu, 1es effectifs sont nettement plus'éle-
vés en Ardenne et Haute Ardenne, régions plus enrésinées (respèctivement
60 % et 73 % !). Les terriers creusés en forêt caduc.ifolièe (33 ?1) se
rencontrent en proportions équivalentes dans des taillis sous futàie
(.12,3 %), des futaies pures (11,3 %) ou des taillis (9,3 %). Le reste
des terriers se-partage entre les peuplements mixtes (8,8 %), les mi-lieux ouverts (4,4 %) et 1 'orée des bois (3,4 %).

En Lorrajne belge, IOKEM (1982) relève que 1es te
généralement situés dans la haute futaie. FUCHS (1973) en
autant dans des hêtraies que dans 1es pess.ières. Ces deux
trouvé que peu de terriers en mil'ieu ouvert contra.irement
(1?19) dans l'état de New York et à BEHRTNDT (1955) dans 1

1'A11emagne. Le renard semble donc manjfester une grande f
tation vis-à-vis du type de paysage végéta1, .le bois étant
I 'habi tat qu' i I recherche 1 e p1 us .

3.1.5.u. Qc_D:i!Ê=ge=le=yÉgqlqtisn

rrri ers sont
dénombre
auteurs n'ont
à SHELDON

e Nord de
acul té d'adap-
toutefoi s

Ce.paramètre a été estimé en considérant l,espacement des
troncs et I'encombrement des branchages. I1 ne semble interven'ir qu,en
Ardenne et en Haute Ardenne, où 1es milieux à forte densité ligneLise
paraissent délaissés (13 % des terriers seulement). Toutefois notre
méthode de recensement est peut-être à mettre en cause dans la mesure
où les jeunes plantations d'épicêas n'ont pas été prospectées en raison
de leur caractère impénétrab1e.

3. 1.5. c. Ls_ri!g:j!e

Afin de pouvoir comparer nos différents sites, nous avons cal-
culé le rapport exjstant entre la quantité de lumière incidente au ni-
veau de chaque terrier et celle mesurée dans un m'ilieu proche. Ces me-
sures, effectuées au moyen d'un luxmètre, ont été réalisées dans le cou-
rant du mois de rnai 1984. Il en ressort que le renard creuse son terrier
dans des milieux obscurs : plus de 60 % des terriers se trouvent dans
des endroits où le rapport indiqué est 'inférieur à 0,13.
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3 . 1 . 5 . d. EsgqgvlgEel!=ge=lg=:!le!g=er!-srs:gellg

La maiorité des terriers (84 %) se trouvent dans un milieu où

la strate arborescentÀ-àtt"int au minimüm 50 % de recouvrement' Ils se

répartissent pour *oitià àànt des milieux où ce recouvrement est compris

entre 50 et 100 Z.t pàù.-i'àutre moitié où'il est supérieur à 100 %' Le

iôruiO recherche donc' incontestablement un couvert boisé'

3 . 1 . 5 . e . Bcçqgvlsug!!=99=ls=!!re!c=ells:!lvc

Dans 51 % des cas, cette strate est absente ou fort ténue'

Toutefoi s ?9 % O.t iË.riàii sont établis sous une strate arbustive dont

tà-iÀcàuvrement depais. ào z. D'une man.ière généra1e, à f instar de

FUCHS (1g73) nous pàrràn' dire que 1e renard-préfère un milieu plutôt
dégagé.

3. 1.5'r. Begguvtcpsl!=9c=le=:ugls=Eg!qeseg

Au moment où nous avons effectué nos relevés,1a strate herba-

cée était peu ou pui-oâuàtoppc.. c,est sans doute la raison pour la-
àüàfiÀ j. laux de'recouvrement que nous avons observê est faible (infé-
iîàr.-a s zi âunt l;-;T;p;;i des cas (56,3 %)' 0n trouve des terriers
àint aàt ,ilieux miàui pb,.," : 16 % pour un taux de recouvrement

iîïàni-àe o à 30 % éi zi,s % pour un recouvrement herbacé supérieur à

30 %.

3.1.5.g. Le cas de 1a fougère ai91e

nou s ens i on
certa ne pro
choix de 1 'emplacement
p1 utôt évi tée pui sque

de fougères ai

( Pteri d i um aqui I i ni um)

En raison de f imPo rtance et de la densité de ses peup
terri ers

I ements ,
uvait assurer aux une

52 terr.i ers sur 67 se situent là où i1 Y a Peu

17 des 23 terri ers so
91es. Dans 1es Pins (

nt dans un mil'ieu où
Pinus siIvestris), Par contre,
te re,couvremen de ce ptéri -

p

i
s que la fougère aigle Po

teition en les dissimulan t et de ce fait, influencer le
de ceux-ci. Da ns les feu'illus, e11e aPParaît

ou pas

dophyte excède 25 %.

3. 1 .5 . h . ElgeE!lCpe!!=eg=:91

Entantquefacteurfavorab-leàunebonned.iss.imulation,la
densité au sol des br;;;aàill.t, branches mortes etc' "' a êté est'imée

;;;; 
-;r-"uÿàn 

ae rs m-àuiour dü terrier. It s,est cependant avérê que

i]"ptrpu.t-âàs tàrrieis iont creusés dans des milieux relativement peu

"ncàmui^es 
: seulemeni zt-,a "t, des terriers sont dans des habitats fort

;ôb.èa. L'importan.À-à;rn" aire déoagée aux environs imméd.i ats du

terrier apparaît une fois de plus icj '

3' 1.s.i . Le=liglle=9c=pcsplcEcl!

Nousavonstentédedéterminersilerenardrechercha.itplutôt
les limites oes peupià*ànti-uoitct (-<15 m) pour iltl?1]:i tg!-lt::i"t'
Par ce terme, nous entendons la limite entre deux habrtats' meme s'l

càux-cj étaiént a"s-pàilàrles boisées, ne diffèrant que par leur âge'

Èn"1uit, il s'avère qr. i. renard n,aécorde aucune importance à ce fac-

tàrr-, it y u autant"üà tàrriàrs en limite de peuplement que de ter.iers
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au coeur d'un mil ieu donné. Nous avons cependant pu constater que lors-que 1e terrier est s'itué dans un massif bàisé,1a parcelte nÀisce voisineest souvent résineuse (55,7 %). par contre, si le'terr.ier iÀ trouve dansune zone_9eg9g!", 1a limite 1a plus proche est constituée par un milieu
caduci fo1 i é ( 75 %) .

3. 1.6. Ef fet de l'isi ère

Nous avons trouvé
qu'en piein coeur des massi
bonne partie d'entre eux (B
la l isière et le tiers à mo

p1 upart (

FUCHS ( 19
que 1'on

En Lorra'ine belge, I0KEM (1982) avait également noté que 1a
93 %) de ses terriers se trouvâjent à môins de soO m dÀ-t;Àroe73) note pour sa part que c'est dans les dix premiers ÀetrÀ,
rencontre surtout des terriers.

des
fs,
8,7
ins

La distance du terrier par rapport à r'orée dépend toutefois
du morcellement et du.découpage âes pai^telres boisées. bu;, les résionsoù les massifs sont plus étenàus, cette distance a plus àà-cnance d,ê-tre plus grande.

3. 1.7 - Qi:!clçe_el!re_le_!errier_e!_lc_preliet_pei!!_d_ecu

Dans notre zone d,étude, 1a densité du réseau hydrographiqueest relativement.importante. c'est probablement pourquoi 45,5 % dessttes sont établis à moins de 125 m d'un point d'eau. cette distancevarie cependant de 3 à.rr5.m mais ne dépasse que rarement 425 m (ro,z%j
En-Lorra'ine, 93 % des terr"iers se trouvent également à moins de 500 m(l0KEM, 1982) et dans te t,J'isconsin, pILS et tüRRttti 1tôza j nàtent auss.ique cette distance est généralement .infér.ieure à 50ô m.

terriers auss'i bien à I'orée des boisjusqu'à 1,3 km de toute l.i sière. Une
%) sont cependant à moins de 350 m de
de 50 m.

3.1.8 8i:!elçe_el!rc_ Le _ !crrier_e!_ Le -ptg[ief9_ !ab'i tati on

Le renard ne semble accorder que peu d'importance à ce facteur.
Deux tiers des terriers sont à moins de s6o m des'hab.itaiions. La dis-tance varie sans aucun doute avec f importance de la dispers.ion et dela densité de I'habitat humain. Dans 1è Rays de Herve, pàr Àr"rp1e, e11ene dépasse pas 450 m alors qu'en Haute Ardônne, e11e [.irt ci"" supérieu-reà5km.

En Lorraine belge, où la densité des hab'itations est relative-
ment fa'ible, B0 % des terriers sont local'isés à plus de 500 m des mai-
sons et 47 % à plus d'un kilomètre (IOKEM, tgg?).

3. 1.e. Qi:!clce_el!re_lc_!crrier_ç!_1q_p remière route

Cette distance varie de 4 à 2450 n, mais plus des 2/3 des
terriers sont à moins de 300 m d'une route. Il est vraisemblable que
c'est la très grande densité du réseau routier belge qui explique
cette proximité, plus qu,un choix délibéré de 1a part du renard I
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En fajt, le nombre de gueules est fort variable. Nous avons
recensé des terriers de renard comptant jusqu'à 42 entrées. Dans le cas

de terriers mixtes (blaireau + renard), ce nombre va jusqu'à 62 ! Néan-
moins, les terriers à 1 à 5 bouches sont les plus fréquents :75,3 % de

I 'ensembl e.

Quelle que soit I'aire géographique qu'ils ont étudiée, les
différents auteurs consultés font la même observation (KLENK, 1969;
FUCHS, 1973; STORM et al.,1976; PILS et MARTIN,1978; STUBBE, 1980;
IQKEM,1982). Toutefois, cela ne vaut pas si le renard OCCupe un terpier
de blaireau : la maieure partie de ceux-ci (60 %) ayant plus de 10 en-
trées.

3. 1. 11. Qillerce-[eIi[q19-gtlre-ls:-gueg]e:

Ce paramètre varie en raison directe du nombre de gueules des

terpiers mais la liaison entre les deux caractères, bjen que significa-
tive (p<0,01), n'est pas très forte (r = 0,337)' Si nous examinons la
situation pai réqion naturelle, nous aboutissons aux mêmes conclusions
puvi Au Herve, ,2 = 0,19, P < 0,01 et Hautp Ardenne, p2 = 0,08,
p v 0,05.

3.1.10. Nombre de su99l9:

3 )'.t?. 4ire-çquvçI!9-pqr-le-!errier

3.1.13. !ç!!qyeSe_9!_tegçgUpq!191 (tableau 2)

Au cours de cette étude, nous avons remarqué qu'aucun terrier
non préalablement nettoyé n'avait été utilisé. La condition sine qua non
d'une réoccupation est donc 1e nettoyage.

Les sjtes abandonnés (temporairement ?) représentent env'iron
50 % de I'effect.if 91oba1 des terriers visités par nous. L'autre moitié
est faite de terriers regrattés. Dans la zone prospectée,1e taux de

réoccupation fut de l'ordre de 30 % en 1984 mais il varie régionalement
16,2 % dans le Condroz pour 48,2 îi dans 1e pays de Herve. Il est diffi-
cile d'entrevoir la raison de ces différences régionales. E'lles peuvent
dépendre de facteurs êcologiques tels que la densité de population vul-
pine, el le même tributaire des pressions cynégétique et rabique loca-
les. Par rapport à d'autres régions, le taux de réoccupation que nous
observons est élevé.

En effet, STORM et al. , 1976, STUBBE et STUBBE, 1977 ' PILS et
MARTIN, l97B ainsi que STUBBE (1980) ont observé des valeurs proches
de 20 % seulement.

E11e représente I'aire d'un polygone convexe dont les cÔtés
joignent 1es gueules les plus externes. Comme on.pouvait s'y attendre,
l,aire est poiitivement corrélée avec le nombre de gueules,mais cette
corrélat.ion est fa.ible (r = 0,295, p<0,01). Les mêmes conclusions valent
pour chaque région naturelle en particulier.
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Tableau 2. Taux d'occupation des terriers visités

Tableau 3. Identité des occupants des terriers visitês

204

REG I ON

n0n nettoyé,
non occupé

nettoyé
et occupé

taux d'oc-
cupation (%)ne ttoyé

Pays de Herve

Condroz

Famenne

Ardenne

Haute Ardenne

19

25

3

25

24

10

6

)
J

16

9

?7

6

2

74

15

48,2

t6,?
25,0

25,5

31 ,3

96 44 64 31,4

Espèce res-
ponsabl e du
creu seme n t

Occupati on
Pays

de
Herve

ondroz Fa-
menne

Ar-
denne

Haute
Ar-

denne
Total

Rena rd vi de
Renard

Bl ai reau

18
1B

1

24

!
4

1

28
9

3

?8
12

t0?
44

4

Bl a.i reau vi de
Blaireau

Bl ai r. + Ren.

2

2

6

1

1

1 1

1

4

2

3

3

7

7

13

Lapi n vi de
Lapi n

Ren. + Lapin
Renard

3

2

2

1

4
1

6 1J
5

2

?1

Terri er
d'ori gi ne
mi xte

Blair. + Ren
+ Lapi n

Blair. + Ren
B1air. + Lap

1 1 2

2

1

1 1

1

t8
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Des d.i fférents cohab.i tants possibles, 1e bla'i reau est 1e pl us

fréquent ; ?6,L % des terriers occupés abritaient aussi des blaireaux.
Cette valeur se rapproche de celle obtenue par ANRYS et LIB0IS_(1983)
pour 1a Belgique t 24 %. Les deux espèces PgyY9lt lÉ:]a"I-:l'ultanément
bu consécutivement dans le même terrier (HAINARD, 1961; NEAL, 7977;
ANRYS et LIB0IS, 1983). Généralement, le renard est considéré à juste
t.itre comme I'envah'isieur de Ia demeure du blaireau mais iI arrive
qu'un blaireau aménage un terrier initialement creusé pa1 un renard :

i cas observés en Aràenne, I au pays de Herve (tableau 3). STUBBE et
STUBBE (1977) ont également noté ce phénomène'

La cohabitat.ion avec le lapin est nettement moins fréquente :

4 cas sur 65 (6,2 %). Si nous excluons du calcul I'Ardenne et la Haute

Ardenne où le'1âpin'est pratiquemênt absent, ce taux double de valeur
(11,1 %) majs est encore loin d'atteindre celle obtenue pour le bla'i-
reau.

Les cas de cohab'itaion entre renard, lapin et blaireau sont
encore plus rares : 2 terriers sur'les 65 occupés par le renard.

3.2. Conclusion_Partiel 1e

Decequiprécède'nouspouvonsretenirquelerenardapparaît
comme un opportJniste dans-le choix de l'emplacement de.son terrier' Il
siaccomode'âssez facilement de toutes les conditions mais semble cepen-

dant prêférer une couverture arborescente importante. L'examen de noS

.êlrflutt te1 que nous venons de 1'exposer ne.permet.toutefois pas de

*àiir. en évidence les éventuelles interrelations qui existent entre
iàri ."r facteurs. C'est seulement à l ''issue du chapitre suivant' trai-
tant de 1'analyse mult'idimensionnelle que nous pourrons nous prononcer'

3.3. Anslyse des corresPoldangel

La variabil ité représentée par les trois premiers axes extraits
est assez iaible : seize pôurcent à peine de la varjabil'ité totale :

O-Z pàrr 1e premier axe, 5,5 % pour le suivant et 4 % pour le troisième.
Au dbla de cêt axe, nous niavoni pas jugé jntéressant de poursuivre
1;inierprétation dâns la mesure où elle ne nous apportait guère d'in-
formation supplémentaire suffisamment fiable.

3.1.14. Çq[eEi!e!isl

3.3. 1' Le-pLen-9e:-eIe:-Iqs!eliel:-l-e!-?-(Iig.-?)

Le Premier axe issu de cette I

titué à partir des variables décrivant
tribution absolue = I?,5 %), espèce re
11 ',). aire du terrier (C.A' = 72,? %)

queuies (C.A. = 12'")' nombre de gueul

il ,z r,1.'A droite de'1'origine, se tro
petits, non réoccupés et construits pa

même. A qauche de I'origine, on remarq
dans la èonstruction desquels le blair
ri ers qui sembl ent préférenti el I ement
cohabitation avec Ie bla'ireau.

analyse est princiPalement cons-
Ie terrier : cohab'itation (con-

sponsable du creusement (C-A' =

, distance maximale entre les
es (C.A. =9,8%), occupation
uvent essentiellement des terriers
r le lapin ou par 1e renard lui-
ue 1a présence des gros terriers
'eau est intervenu. Ce sont ces ter-
réoccupês et où I'on observe une
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C'est surtout 1a végétation qui détermine l,axe 2. La strate
arborescente (C.A. = 6,4 %) a la même direction tandis que 1a strate
arbustive (C-A.-= 6,9 "/")et herbacée (C.A. = 5,3 %) sont de sens opposé
de même que 1a luminosité (C.A. = 6,9 %). D,autrei paramètres relal.ifs
au type de végétation, plutôt qu'à sa structure, interv'iennent également
pour une bonne part dans la construction de cet axe : 1a présence de
résineux,(Ç.n. 73,5 %); d'un taillis (C.A. : 6,1 %) et d'un miljeu
ouvert (Ç,A.= 5 %). Deux paramètres relatifs au terrier entrent éga1e-
ment-en ligne de compte : le nombre de gueules (C.A. = 6,5y,) et l,à.irequ'i1 couvre (C.A. :5,6 %)

En comb'inant les informations que nous donnent ces
nous arrivons au schéma suivant :

- 1e petit terrier à une ou deux entrées est creusê par 1e renard et
n'est généralement occupé que 1e temps d'une saison. Il correspondrait
au terrier de mise bas. Ce terrier est établi dans une futaie claire
ou une pinède. Les strates arbustjve et herbacée sont moyennement
denses et la lunrinosjté assez forte. Il est é1oigné de l,orée du bo.is
de 350 m au moins et se trouve dans un terrain à pente forte (7?O %)
plutôt orienté au Nord ou à l'Est.

deux axes,

ntrées est étatli dans des parcelles où la stratejen développée, contrairement aux strates plus bas-
91e y abonde et les arbres sont principalement des
ine, creusé par 1e renard ou par 1e 1apin, il n'est
occupé que par ce dernier.

10 entrées est creusé dans un sol meuble.
le blaireau qui est responsable de son creu-

a pente où se trouvent ces terriers est géné-

- le terrier à 3-5
arborescente est
ses. La fougère
rés'i neux. A I'or
généra1 ement pl u

- 1e gros terrier
Le renard y coha
sement. L'exposi
ralement au Sud.

e
b

ai
ig
S

le terrier à 6-10 entrées est dans un mil'ieu très arboré et donc peu
lumineux. L'encombrement au sol et la couverture de la végétation
basse sont faibles. Proche de l'orée du bois, ce terrier est souvent
établ'i dans un couyert m'ixte de feuillus et de résineux où 1a fougère
aigle assure une couverture herbacée de moyenne importance (<25 %).

à plus de
bi te avec
t'ion de I

!-1-lfig.-l)3 .3 .?. _Ls_pLel_(e: _e xes factoriels 1 e

Le troisième axe est principalement détermjné par des paramè-
tres.topographiques : djstance à 1a première habitation (8,1 %), à 1a
première route (7,2 %), à l'orée du bois (5,2 %) ou pédoTogiques : pré-
sence d'un charge grèseuse (16,6 %). La luminosité au sol (S,S,,11 et
le nombre de gueules (7,4 %) interviennent aussi dans sa construct.ion.

Nous pouvons constater que 1es terriers établ'is dans des mi-
lieux ouverts se situent de préférence loin des routes et des habita-
tions, c'est-à-dire des principales sources de dérangement. Lorsqu'i1s
sont proches des maisons ou des voies de communication, nous pouvons
voir (partie inférieure du graphique) qu'ils se trouvent dans des mi-
lieux sombres où le recouvrement véqétal, arborescent notamment est im-
portant. Cette constatation fut également faite pour 1e blajreau en
France (MOUCHES, 1980) et en Belgique (ANRYS et LIB0IS, 1983).

22



Notre étude nous a perm'is de relever quelques constantes parm'i

les caractéristiques du milieu que choisit le renard pour 1'établisse-
ment de son terrier: il recherche un couvert boisé,généralement non

broussailleux et un terrain orienté au Sud ou à l'0uest. En dehors de

cela, i1 paraît s'accomoder à merveille des circonstances locales : à

proximité des routes ou des habitations, i1 creusera son terrier dans
un taillis dense alors qu'il recherche plutÔt une aire dégagée s'il se
trouve au beau Cgeur d'un massif boisé. Il S'adapte auSSi avec beaucoup
de facilité aux différences rêgionales: en pays vallonné, son terrier
sera sur 1es pentes, alors que sur ies plateaux, le terrier pourra se
trouver en terrain plat.

Nos résultats complètent donc les observations réalisées par
IQKEM en Lorrajne belge et permettent également de les nuancer notam-
ment en ce qui concerne 1es grandes facultés d'adaptation du renard à

un paysage donné.

Quelle que so'it 1a région,1a morphologie du terrier reste par
contre assez constante : le terrier de renard préSente rarement plus de

cinq entrées et ne connaît pas un taux de réoccupation très élevé. L'é-
ventuelle présence d'un cohabitant semble dépendre à la fois de la ré-
partition géographique de ce dernier et de l'étendue du terrier.

DTSCUSSION - CONCLUSIONS
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Renardeau devant le terrier.
Photo Jean-Marc Davenne.
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