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Cycle iournalier d'activités et
utilisation des domaines vitaux chez

la loutre d'Europe (Lutra lutra L.)
dans le Marais Poitevin (France)'

SUMMARY : daily time budget and habitat use by otters in the Marais
poitevin.

par
René ROSOUX'z

Between 1989 and 1992, the Ministry of Environnement asked the French
Mammal Society together with the Parc Naturel Régional du Marais Poitevin, to
carq/ out an ecoethological study on the otter.

Four otters were live-trapped and fitted with a harness equipped with a
radiotransmitter. They were tracked in the field for periods ranging from I to
27 weeks, depending on individual. The animals showed a typical nycthemeral
rhythm alterning a diurnal rest period and a nocturnal activity phase (foraging,
travels, short rests, intraspecific encounters...).

We performed also an analysis of the determinism of the diurnal resting
places occupation relative to individual animals, to seasons, to water levels and
to the quietness of the den site. The individual home ranges were mapped and
their extent (surface, water courses) was estimated by recording every daily trip.

Finally, taking the results into account, some conservation measures and
habitat management guidelines are proposed to the local authorities which are in
charge of the management of the rural areas, of the watercourses and of the
wetlands.

RESUME

De 1989 à 1992, une étude écoéthologique sur la loutre dans le Marais
poitevin a été confiée, par le Ministère de I'Environnement, à la Société
Française pour l'Etude et la Protection des Mammifères en collaboration étroite
avec le Parc Naturel Régional du Marais Poitevin.

Au cours de cette période, quatre loutres capturées sur le terrain, ont été
équipées de harnais émetteurs puis ont fait l'objet d'une étude par radiopistage.

I Contribution au programme de recherche du groupe Loutre de la SFEPM.
2 Responsable du service environnement du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin, secrétaire

général du Groupe Loutre France,46 rue Jean Moulin, F-8577O Le Poiré sur Velluire, France.
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Les durées respectives des pistages varient, selon les individus, d'une à
vingt-sept semaines.

Les recherches de terrain ont révélé, dans un premier temps, que les
loutres présentaient un rythrne nycthéméral bien typé, composé d'une phase
diurne consacrée au repos intégral dans des gîtes et d'une phase nocturne, réser-
vée aux comportements actifs (alimentation, déplacements, repos temporaires.
relations inter-individuelles).

Dans un second temps, elles ont permis d'analyser le déterminisme et la
stratégie d'occupation des gîtes diurnes en fonction des individus, des saisons,
des mouvements d'eau, des types d'habitats en relation avec la quiétude des
lieux. Les domaines vitaux exploités par les loutres ont pu être circonscrits et
estimés (aires et linéaires hydrauliques) par le report sur cartes de I'ensemble
des itinéraires quotidiens des différents individus.

Au regard de ces résultats, des actions de protection et de gestion des
milieux et des réseaux hydrauliques sont proposées aux responsables de I'espace
rural et du patrimoine naturel, dans le Marais poitevin, et, plus globalement,
dans les marais de 1'ouest.

lntroduction

Dans le cadre du programme national de recherche et de protection de la
loutre d'E,urope mené de 1989 à 1992, le Ministère de I'Environnement a confié
une étude de l'écoéthologie de la loutre à la Société Française pour I'Etude et la
Protection des Mammifères (S.F.E,.P.M.).

L'étude du comportement de I'espèce ainsi que de I'utilisation des
domaines vitaux par radio-pistage a été conduite dans le Marais poitevin avec la
collaboration du service scientifique du Parc Naturel Régional du Marais
Poitevin.

Le Marais poitevin, zone humide poldérisée vaste de 96 000 hectares, a

été choisi pour deux critères essentiels :

- 
d'une part, la loutre d'Europe n'avait encore jamais été étudiée dans une
zone humide irriguée par des rivières eutrophes du métapotamon, desser-
vie par un réseau hydraulique complexe et soumise à une influence
humaine permanente ;

- 
d'autre part, l'équipe de recherche bénéficiait des acquis scientifiques, de
la collaboration technique et de la participation financière du Parc Naturel
Régional.

Notre objectif a été de tenter de comprendre le mode de vie et I'intégra-
tion des loutres dans ce type de milieu anthropique, représentatif des marais de
l'ouest (22OOOO ha), afin de déflnir les grandes lignes d'une stratégie de protec-
tion de la population en place et de ses habitats spécifiques (Rosoux et
Lreors, 199 l).

Il nous est apparu intéressant de pouvoir comprendre cette problématique
car les grands marais côtiers de l'ouest de la France, poldérisés depuis des
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siècles sur le même mode hydroagricole, ont été, dès 1960, I'objet de multiples
restructurations foncières et hydrauliques, impliquant des modifications pro-
fondes de leurs composantes biocénotiques : remembrements, nivellement des
terres, drainage, mise en cultures, irrigation estivale (Collectif PNR, 199 1;
BeRNRuo et Rosoux, 1992, BanNAUD et a/., soumis). Les aménagements à
caractère agricole transforment progressivement le tissu rural traditionnel, essen-
tiellement consacré à l'élevage, en de vastes espaces drainés, voués à la culture
intensive.

En cela, la loutre pouvait constituer un indicateur biologique de la trans-
formation des habitats naturels et des biocénoses aquatiques et rivulaires du
Marais poitevin (Rosoux, 1987).

Zone d'étude et méthodologie

Pour une description globale des milieux naturels de la zone concernée, il
convient de se reporter, notamment, au travail sur l'écologie de la loutre dans le
Marais poitevin de Lreors et Rosoux (1989 b).

En substance, l'étude porte sur les marais aménagés de la ceinture des
Hollandais (Vendée), composés de marais inondables (ripisylves, bocages et
prairies humides) et de marais drainés associant cultures et pâturages naturels.

La campagne de piégeage qui s'est déroulée suivant les techniques déjà
éprouvées aux U.S.A. (Mer-eutsr et HoRNocKER, l9'79) et en Europe
(Mtrcuerl-JoNEs e/ al., 1984), de mai 1989 à janvier 1992, a permis de capturer
6 loutres dont 4 (deux mâles et deux femelles) ont été équipées de harnais émet-
teurs, après anesthésie (Zolétil 20).

Le piégeage s'est heurté à d'importantes difficultés dues à l'abondance
du peuplement faunistique amphibie, qui fréquentait les mêmes passages que les
Ioutres. Ainsi, pendant les campagnes de capture qui se sont succédé jusqu'en
1992, 24 autres espèces de vertébrés ont été prises accidentellement (princi-
palement ragondins, rats musqués et poules d'eau,...), totalisant plus de
700 captures.

Matériel et techniques de radio-pistage

Les loutres capturées et capables de supporter les contraintes du radio-
pistage ont été équipées de harnais-émetteurs construits sur Ie modèle de
MtrcHpr-t--JoNES e/ al. (1984) 

- 
Al Otter transmitter 

- 
Holohil systems,

Ontario.

Le matériel de réception consistait en une antenne YAGI directive
(4 brins) montée sur véhicule tout-terrain et deux récepteurs TRX 1000
(Wildlife materials, Carbondale).

La surveillance par radio-pistage s'est conformée à la méthode déja utili-
sée en Grande-Bretagne (GnerN et GneEN, 1983 ; GneEN et al., 1984; CoNnov
et FneNcH, 1985).
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Tableau I. Campagne de capture et de radio-pistage des loutres dans le Marais
poitevin - 1989-1992.
General data about the monitoring of the otters in the Marais poitevin.

Pendant la phase nocturne, les déplacements des loutres équipées ont été
systématiquement reportés et phasés dans le temps sur cartes topographiques
ainsi que les activités stationnaires et les périodes de repos.

Pendant la phase diurne, la situation du gîte de repos a fait l'objet d'un
premier repérage sur le terrain, dès son occupation à l'aube et, ensuite, d'un
contrôle quotidien par radio-repérage ainsi que d'un report sur carte IGN au
1/25 000ème dans le courant de l'après-midi.

La technique de radio-repérage utilisée a permis. en terrain plat dépourvu
d'obstacle, de recevoir 1'émission sonore jusqu'à une distance de 2 000 m, avan-
tage qui a rendu possible une surveillance continue, sans provoquer de dérange-
ment chez les animaux et particulièrement pendant la période d'élevage des
jeunes de la femelle Rosy.

La position hémicirculaire de l'antenne du système émetteur et la grande
capacité réceptrice du matériel utilisé, nous ont permis de suivre les animaux
équipés quasiment sans interruption et de définir, à distance, les grands types
d'unités comportementales des invididus : le repos absolu, l'activité stationnaire.
le déplacement rapide, les activités de prospection en plongée, les sorties et les
entrées au gîte.

La difficulté du piégeage et le matériel technique disponible ne nous ont
malheureusement pas permis d'étudier plusieurs animaux simultanément sur des
espaces contigus. Les quatre individus concernés ont été pistés successivement
de 1989 à 1992, pendant des périodes variables, allant de 1 à 27 semaines (voir
tatrleau I).

En ce qui concerne les loutres surveillées pendant une longue période,
nous avons considéré que Ie suivi nocturne quotidien pouvait être modifié, après
un laps de temps d'environ 40 jours, en un régime allégé où les animaux ne
furent plus pistés qu'une nuit sur deux. Toutefois, quelle que soit la période
envisagée, un pointage joumalier fut opéré pour contrôler la situation des gîtes
et vérifier le repos intégral pendant la phase diurne.

Noms Codes Dates de
captures

Résultâts
/nbre dejoun pistage

Régime
radio-pistage

Causes
interruption

Twenty two LMI piége « Hancock » 21t09189 mon après anestiésie

perte hmais

usure nomale
hmais

pefre hmais

pene hmais

Noname LF manuelle t2/lo/89 non équipée (trop jeune)

Brisc LF2 piège « Hmcock " M^1t89 équipée et suivie 7 j. O'7llll89 -> l2llll89: lll j

Rosy

Ilis(,n

I1)nrDl

LF] cage flottmte 29t03/90 équipée et suivie I 88 j. 3 l/03/90 -> 10/05/90 : l/l j
l1Ùl05lg0 >05/lOl9O: ll2 j

LM.1 piège " Hancæk » 05/09/91 équipé et suivi l0j. Ogl(Dlgl -> 18/09/91 : lll j

LM5 piège " Hancæk " 25tOv92 équipé et suivi 64 j. 27lOll92 -> {13103192 : lll j
O3lO7l92 -> 3lll3l92. ll2 j
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Le rythme d'activité nycthéméral

Pour chacune des loutres étudiées, nous avons constaté un rythme d'acti-
vité nycthéméral bien typé, composé :

- 
d'une phase diurne, consacrée au repos intégral dans des gîtes de surface
ou des terriers et,

- 
d'uns phase nocturne réservée aux comportements actifs : alimentation,
déplacements, sieste nocturne et, le cas échéant, relations inter-indivi-
duelles.

Comme le montrent les actogrammes élaborés pour les loutres (fïg. 1),
l'activité débute généralement au coucher du soleil et la phase de repos intégral
commence aux abords de I'aube. L'échelle horaire, en ordonnée, est mentionnée
en temps universel.

Le repos intégral, strictement diurne, a été confirmé pour chaque animal.
Toutefois, nous avons enregistré à cinq reprises, des activités diurnes avec des
déplacements, d'une durée de quelques minutes à 3 heures, associés à un chan-
gement de gîte diurne.

Le début et la fin de I'activité nocturne sont caractérisés par une phase de
mouvements stationnaires au gîte, relativement longue et pouvant atteindre
60 minutes. Les actogrammes respectifs des loutres illustrent bien cette activité.

Les actogrammes distinguent I'activité globale nocturne (tous comporte-
ments confondus) de I'activité stationnaire au gîte précédant la sortie du terrier
et le repos intégral. En général, les loutres montrent une plus grande régularité
d'activité dans les phases de sortie que dans celles d'arrivée au gîte matinal.

Dans le cas de « Rosy », femelle suivie pendant 188 jours, le comporte-
ment pendant la période de post-parturition se révèle différent et très typé ; en
effet, elle regagne la catiche occupée par les jeunes bien avant I'aube et I'acti-
vité consacrée aux déplacements nocturnes se réduit considérablement, compor-
tement déjà observé en Suède sur des mères allaitantes (EnlrNce, 1967).

Situation, choix et utilisation des gîtes

Le repérage précis des gîtes diurnes s'est déroulé dès la fin de l'activité
nocturne mais, aussi et surtout, au milieu de la journée, pour ne pas déranger
I'occupant.

Pour I'ensemble des loutres, 77 gîtes furent recensés et caractérisés ;
43 7a d'entre eux se situent dans des marais ouverts et 57 vo dans des marais
boisés ou leurs lisières. Ils se composent de couches à l'air libre et de terriers.
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Fig. 1. Actogramme des loutres suivies par radio-pistage.
Actogrdmmes of the radiotracked otters.
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En général, on rencontre les couches dans les marais boisés impénétrables
ou, plus rarement (16 Ea), dans Ies grands marais desséchés dépourvus de boise-
ment. Dans ce cas, elles sont dissimulées dans des formations d'hélophytes
(4 cas sur 25) loin des habitations humaines. Les terriers sont toujours situés
dans la berge des cours d'eau, et l'accès est généralement immergé. Dans la plu-
part des cas, il s'agit probablement de terriers de ragondins réutilisés.

D'après nos résultats et inversement à ce qui a été mis en évidence en
Grande Bretagne (GneeN et al., 1984), l'utilisation des couches à l'air libre ne
semble pas liée préférentiellement aux mâles. En effet, 39 7o des gîtes des
femelles (n = 6l) sont constitués par des couches alors que les mâles n'ont uti-
lisé que 6o/o de couches à l'air libre sur l'ensemble de leurs gîtes (n = l6).

En ce qui concerne le déterminisme apparent du choix des gîtes, il
convient de distinguer les caractéristiques des couches et des terriers qui sont
nettement différenciées dans le cas de la femelle Rosy par I'analyse des corres-
pondances (Rosoux et LrBors, 1991) (fig. 5).
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Les couches

Elles sont généralement associées aux paysages fermés (boisements). Le
choix d'utilisation des couches semble correspondre à des critères communs qui
ici, peuvent être considérés comme des valeurs préférantes, au regard des carac-
téristiques des gîtes souterrains :

- 
habitat généralement boisé et difficilement pénétrable ;

- 
contexte hydraulique où le niveau d'eau est élevé (sans phénomène de
crue) ;

- 
site bordé par une et, souvent, deux voies d'eau ;

- 
gîte camouflé dans un tapis dense d'hélophytes (carex, joncs, baldingères,
roseaux), dans un roncier épais ou dans des buissons épineux ;

- 
ç6uçhss jamais occupées deux jours consécutifs et apparemment non
marquées d'épreintes.

Les terriers

Ils sont plutôt liés aux milieux ouverts ainsi qu'aux digues et levées ter-
restres séparant les marais inondables des marais desséchés mais on les ren-
contre également dans les marais boisés et spécialement en lisière.

Les terriers sont caractérisés par les critères suivants :

- 
gîte souterrain comportant généralement une entrée sous l'eau (parfois
exondée en cas de chute importante du niveau d'eau), avec parfois un
deuxième accès terrestre ;

- 
l'accès terrestre, quand il existe, est presque toujours camouflé dans la
végétation rivulaire ;

- 
les terriers, contrairement aux couches, peuvent être situés aux abords
directs des sources de dérangements (habitations, voies rurales, zones de
travaux agricoles, forestiers ou routiers...) ;

- les abords directs des terriers (gîtes diurnes) ne sont généralement pas
marqués d'épreintes (hormis les catiches occupées pendant l'élevage des
jeunes) ;

- 
les terriers qui ne disposent que d'un accès terrestre, accessible par la
berge, répondent plutôt aux critères de quiétude des couches (pas de
source de dérangements au voisinage, présence d'un couvert végétal
dense) ;

- 
certains terriers peuvent être utilisés plusieurs fois par I'occupant et par-
fois plusieurs jours consécutifs.

A titre informatif, signalons que lors de la perte du harnais de trois loutres
équipées (Brise, Bison et Ponant), nons avons dû procéder à l'éventration des
terriers pour récupérer les émetteurs. Ces gîtes ont fait I'objet d'une description
détaillée et de l'élaboration d'une coupe type (fïg.2). Ils comprenaient au moins
deux accès, des galeries ramifiées et des chambres étagées.
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fr

chambre latérale
chambrB

(hors niveau des crues)

chambre

émergée

gueule

Fig.2. Coupe d'un terrier à loutre type.
Schematic view of ctn otter holt.

La chambre supérieure, proche de la surface du sol et toujours moins spa-
cieuse que les autres chambres, comportait une cheminée en communication
directe avec I'air libre (lumière) ; le sol des chambres était nu (dépourvu de
litière végétale) et non marqué d'épreintes.
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Fréquence d'utilisation des gîtes

Les loutres utilisent, dans l'étendue de leur domaine vital, un grand
nombre de gîtes dont la majorité n'est occupée qu'une seule fois, c'est particu-
lièrement le cas pour les couches. En revanche, quelques terriers préférentiels
sont utilisés très fréquemment (figures 3 et 4).

Nombre de

l.o*n*
I,"'.i",r
Er

123456 l3

gllês

35

3o

25

t5

lo

3

0 @7 g I r0

Durée dltilisalion en iours

Fig.3. Fréquence d'utilisation des gîtes diurnes (Rosy, 1990).
Da,- resting places uti\ization.frequency (Rosy, I990).

Dffiérenis
gî1es

10 t1 12 13 14 l5 16 l7-10 t9 20 21 22 23 21 25

Nombre de jours d'occupation

Fig.4. Fréquence d'utilisation des gîtes diun:res (Ponant,1992).
Dat resring places utilizationfrequency (Ponant, I992).

Chez les loutres suivies pendant une longue période, la fluctuation du
niveau des eaux apparaît comme un facteur déterminant dans la recherche de
nouveaux gîtes (Rosoux et LrBors, 1991).

Pour Rosy, les baisses successives du niveau d'eau ont entraîné des chan-
gements de gîtes évidents.

Pour Ponant, la montée brusque du niveau d'eau, survenue dans Ia nuit du
14 février 1992,1'a incité au choix d'un terrier, logé dans une digue surélevée et
jamais utilisé par la suite.
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L'importance du rôle de certains gîtes, situés au-dessus du niveau supé-
rieur des crues a d'ailleurs déjà été mise en évidence par d'autres auteurs en
Suède (Enr-rNca, 1967) et en Allemagne (Rnuruap., 1977 er 1985).

L'exemple du patron d'occupation des gîtes traité par l'analyse des cor-
respondances pour « Rosy » (Rosoux et LrBors, 199 I ) illustre bien les caractères
différenciant les composantes mésologiques des couches et des terriers (fig. 5).

Nu

-l

-1 01
Fig. 5. Analyse des correspondances pour les gîtes diumes de la femelle .. Rosy ,r.

Reciprocal averaging : projection of the most important variables (day resting places)
on the factorial axes Fl and F2 (after Rosoux & Lrcors, l99l ).

Il présente un gradient dans le degré d'ouverture du paysage :

- 
Dans le quadrant supérieur gauche, apparaissent les milieux les plus
ouverts (occupation spatiale représentée par des prairies et quelques cul-
tures et absence d'îlots boisés) et les plus soumis à I'influence anthro-
pique ; ils correspondent à la stratégie de refuge de la loutre en terriers.

- 
Dans les milieux ouverts, les gîtes sont généralement des terriers situés
dans les berges des grands canaux où le niveau d'eau est suffisant. Ils
sont principalement occupés en été, lorsque le réseau hydraulique tertiaire
est à sec.

- 
Le terrier de mise bas et ceux utilisés pendant l'élevage des jeunes corres-
pondent à la période estivale et à une situation d'étiage extrême où I'eau
ne subsiste plus que dans les grands canaux collecteurs (Ceinture des
Hollandais), dans un contexte environnemental de quiétude optimale.

- 
Dans le quadrant supérieur droit, se projettent les milieux boisés (terrées)
parcourus par des petits canaux ; ces habitats sont difficilement péné-
trables par l'homme en raison de leur importante couverture arbustive et
de leur colonisation par les arbustes épineux et les ronces. Les couches
correspondent typiquement à ces habitats.
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Pas de dérangement
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Utilisation spatiale des domaines vitaux

Conformément aux études réalisées sur le comportement de l'espèce en
Europe, dans le domaine dulçaquicole (EnuNcE, 1967 ; Gnsr'N et al., 1984 ;

HsprNen et NAUMov, 19'74 ; HopL-RouN, 1974), les loutres se sont révélées,
dans l'ensemble, très mobiles, nomades et éclectiques dans l'exploitation de
leurs habitats. Toutefois, elles ont toujours utilisé des milieux directement en
relation avec les réseaux aquatiques du marais inondable et du marais desséché.

A l'inverse des comportements de déplacements terrestres, mis en évi-
dence pard'autres auteurs (UsrNcsn, 1954 ;Hexpen, 198 I ;GnesN et crl., 1984',
Reurnsn, 1985) les loutres étudiées n'ont pratiquement jamais quitté les abords
du milieu aquatique, dans leurs pérégrinations nocturnes. La plus grande dis-
tance par voie sèche a été parcourue par la femelle « Rosy » et était de I'ordre de
150 m entre le marais inondable et le marais desséché.

Les domaines vitaux sont caractérisés par la présence d'un système
hydraulique très ramifié, généralement constitué de grands canaux principaux
dont I'axe << Ceinture des Hollandais-Canal de Luçon >> représente l'artère
majeure, et d'un réseau de petits canaux et de fossés aquatiques.

Chaque espace vital individuel intègre une portion de marais inondable et
un ensemble de marais desséchés préservés des inondations par une couronne de
digues.

Les espaces vitaux définis au cours des périodes de radio-pistage respec-
tives, ont été circonscrits sur cartes IGN l/25 000 et leur taille évaluée, sur table
à digitaliser.

Trois techniques différentes ont été utilisées pour correspondre au mieux
à la réalité et permettre la comparaison avec des résultats de recherches menés
dans d'autres types d'habitats (techniques des polygones convexes, des aires
intégrantes, des réseaux linéaires).

Elles expriment successivement :

- 
l4 su1façs virtuellement occupée (technique des polygones convexes).

- 
la surface réellement exploitée, détourée en suivant les limites extrêmes
des cantonnements (aire intégrante),

- 
et, enfin, la trame du système hydraulique réellement utilisée.

Il est évident que les deux dernières techniques se rapprochent plus de
I'utilisation spatiale réelle. L'aire intégrante doit être considérée dans toute sa

potentialité ; ainsi en période vernale, au moment où toutes les prairies et les
bois sont baignés d'eau, ces milieux aquatiques temporaires accueillent un peu-
plement de poissons et d'amphibiens en phase de reproduction et sont utilisés
par les loutres (cas de Brise).

De cette analyse différentielle il convient de retenir les éléments suivants :

- 
les domaines vitaux étudiés concernent quatre individus, suivis sur des
périodes variables allant de 7 à 188 jours, phénomène qui permet d'expli-
quer la disparité des surfaces respectives (les superficies varient, pour les
polygones convexes, de 67 1,55 ha à 3139,25 ha et pour les aires inté-
grantes, de 342,72 ha à2524,85 ha,...).
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Pour le cas de la femelle Rosy qui a été suivie pendant une période de
188 jours, l'estimation du domaine vital par la technique de l'aire intégrante cor-
respond à une surface de plus de 2500 hectares et Ie réseau aquatique réellement
fréquenté pendant la période d'étude a été évalué à plus de l3l km. ce réseau
hydraulique ramené à un espace vital correspondant à un système hydrogra-
phique linéaire, apparaît très élevé comparativement aux études reàtiseès a
l'étranger en domaine fluviatile (de 2 à 40 km de cours d'eau : ERr_rNcs, 1967 ;
GneeN et GREEN, 1983 ; GnpeN, 1984 ; Rurz Olvo , 1994).

Signalons que cette femelle équipée d'un harnais émetteur, a pu assurer
toute la phase de reproduction, depuis l'accouplement jusqu'au stade d,élevage
des loutrons. Le territoire utilisé après la parturition, jusqu'au moment de la
perle du harnais (du I 6 août 9o au 4 octobre 90 = 49 jours), a été évalué à I 3 km
de canaux (réseau primaire et secondaire) ce qui correspond à environ lo vo du
domaine vital de la période de préparturition (fig. 6).

Territoi re post-parturition

\

I

t.
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l.
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,(. / i a)'
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....'
it::.

3KM

Fig. 6, Espace vital linéaire principal parcouru par la loutre << Rosy >>.

Rosy's principal linear home range during the rearing ofher cubs.

Indication intéressante mais à considérer avec les réserves d'usage
compte tenu de I'importance relative des périodes de pistage et de leur décalage
temporel, les secteurs communs délimités par I'intersection des aires intégrantès
des animaux voisins présentent des tailles comparables (+/- l60 ha) (tableau rr
et fig.7).
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Tableau II. Estimation des domaines vitaux utilisés par les loutres dans le
Marais poitevin.
Estimation of the home range offour otters in the Marais poitevin as determined
by dffirent calculation methods.

Noms

Brise

Rosy

Bison

Ponant

Code et sexe Périodes Domaine vital
polygone

convexe (ha)

Domaine vital
aire intégrante

(ha)

Domaine vital
réseau

hydraulique
(km)

Territoire
post

parturition
(km)

13,079

LF2 7 jours 61 1,55 312.12 21,263

LF3 I 88 jours 171'J ?5 2524,8s 131,159

LM4 I 0 jours 2401.35 t 176,31 33,563

LM5 66 jours 1970.69 1205.10 59,683

Le faible nombre de loutres étudiées et la grande disparité entre les
périodes d'étude respectives ne nous autorisent pas à établir de comparaisons
pertinentes. Toutefois, il convient de signaler que les domaines viiaux sont
intensément exploités, par cantonnements successifs et que, dès le premier mois
d'étude (26 jours pour la femelle << Rosy >> et25jours pour le mâle<< ponant >,),
la majeure partie de l'espace a déjà été explorée et, en tous cas, les limites des
aires intégrantes ne s'étendent plus davantage.

Les deux loutres suivies durant moins de deux semaines, un mâle adulte
(Bison), et une jeune femelle (Brise) avaient déjà utilisé respectivement un
réseau aquatique de 33 km et24km.

Les études écoéthologiques menées à l'étranger sur I'espèce en système
dulçaquicole, ont mis en évidence que les domaines vitaux des mâles adultes
étaient plus étendus que ceux des femelles (Enr_rNce, 1968 ; GnrEN et GREEN,
1983 ; GneeN er ol., 1984). Notre étude n'a pas permis de confirmer ces
résultats ; le domaine vital du mâle Ponant s'est révélé plus petit que celui de la
femelle Rosy. ceci est probablement dû au fait que le mâle était un jeune indi-
vidu (d'environ 1,5 an) et que, visiblement, il n'était pas le seul à exploiter le
secteur (combats avec autre loutre).

Analyse des activités spatio-temporelles et
du budget-temps

L'étude détaillée des variations des signaux sonores a permis de distin-
guer cinq grands types d'activité :

- 
le repos intégral diurne,

- 
I'activité au gîte,

- 
I' activité stationnaire,

- 
la sieste nocturne,

- 
le déplacement.
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Les interruptions de réception d'émission dues aux orages, au reposition-
nement géographique du véhicule récepteur, aux perturbations provoquées par
les lignei électriques à haute tension et à la sortie du champ de réception de
l'animal ont été classées dans la catégorie << perte ,' (absence de réception).

Les valeurs temporelles relatives des différentes activités des loutres
illustrent bien leurs modalités d'utilisation des nycthémères et, quelle que soit la
période d'étude consacrée aux individus, les durées des unités comportemen-
iales apparaissent comme relativement sernblables (exemple de Ponant, fig. 8).

Activité stationnaire ( 1 77o)
Activité au gîTe (3%')

Déplacement ( lOolc)

Sieste ( I 27o)

Pertes (2o/c,)

Repos (56%)

Fig. 8. Budget global des activités de Ponant (LM5).
Global time budget of Ponant ( LM5 ).

L'étude du budget-temps est illustrée sous la forme d'un schéma présen-

tant les grandes unités d'activités par tranche horaire. Le cas du mâle Ponant, est
présenté à titre d'exemple (fîg. 9).

Les activités au gîte sont limitées au crépuscule, à la sortie du terrier et, à

I'aube, à la prise de possession du nouveau gîte.

Les activités stationnaires, principalement consacrées à la prospection sur
place et à I'alimentation, ont lieu au début et au milieu de la nuit. Ces deux pics
comportementaux Sont entrecoupéS d'une période de sieste nocturne pouvant
parfôis durer plus d'une heure. Quant aux déplacements rapides, ils sont surtout
enregistrés pendant la seconde moitié de Ia nuit.
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Conclusions

Les loutres se sont révélées strictement nocturnes ; ce comportement peut
être imputé aux dérangements induits par la grande pression d'activités
humaines du Marais poitevin, pendant la journée.

A l'intérieur d'un domaine vital bien déflni, les loutres se sont compor-
tées de manière très nomade en ce qui concerne I'exploitation du réseau hydrau-
lique et le choix des gîtes. Le patron d'utilisation de ces derniers s'est montré
très dépendant des fluctuations du niveau d'eau et, principalement pour les
couches, de la quiétude des lieux.

En ce qui concerne les habitats, il faut souligner que tous les types de
milieux sont prospectés par les loutres, même les polders intégralement cultivés.
En revanche, les sites réservés aux gîtes de surface sont généralement isolés et
recouverts par une végétation arbustive, arborée ou des franges denses
d'hélophytes.

Par ailleurs, les routes à grande circulation assez meurtrières pour les
loutres (Rosoux & TounNpstza, 1995), telle la RNl37 (8000 à 12000
véhicules/jour), semblent être un facteur limitant quant au choix du gîte ; en
effet, les bermes et les berges, même si elles présentent des habitats propices,
n'accueillent jamais de gîte diume.

Le choix des gîtes par les loutres, contrairement à ce qui a été démontré
dans les sites à faible densité humaine en Grande-Bretagne (GnerN et a\.,19841'
MesoN et MACDoNAlo, 1986), ne procède donc pas du hasard dans la zone
concernée.

Stratégie de protection des habitats à loutres

La protection durable de zones trophiques constituées de n-rilieux complé-
mentaires et de proies disponibles est, de toute évidence, indispensable à la sur-
vie des loutres (Enr-rNce, 1967 ; JeNrtNs et HARpER, 1980 ; M,qsoN et
MacooNalo, 1986 ; BoucH,q.noy, 1988 ; Lreors et Rosoux, 1989 a et b ; l99l).

Toutefois, selon les spécialistes qui ont étudié l'espèce dans différents
pays d'Europe, la présence d'habitats-refuges et de sites potentiels pour le repos
diurne, dans les secteurs à forte pression humaine, constitue également une
condition nécessaire au maintien des populations en place (MecooNeLu e/ a1.,
1978 ; Bas et al., 1984; VESN, 1985).

Les exigences envers les sites de reproduction et les catiches sont encore
plus importantes et plus explicites ; plus encore que la disponibilité en proies, la
présence d'habitats propices à la reproduction et de gîtes potentiels pour les
catiches peut influencer les modalités d'exploitation des domaines vitaux par les
loutres et le succès de la reproduction (Reuruen et FESTECTTcs, 1980;
MacooNar-o et MASoN, 1983; EnlrNGE, 1984; ReurHr.n, 1985; MoonHousE,
1988).
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La gestion de l'agroécosystème « Marais poitevin »

Le Marais poitevin est gravement affecté, depuis les années soixante par
les aménagements hydroagricoles.

En l'espace de quelques décennies, des milliers d'hectares de marais boi-
sés ont été arasés au profit des cultures et la conversion des prairies naturelles
encadrées de fossés aquatiques, en vastes cultures intensives drainées, a modifié
radicalement le paysage rural traditionnel.

En I'espace de 20 ans, plus de 45000 hectares de prairies naturelles ont
été drainés et mis en cultures (Collectif PNR, 1 99 1 ).

Cette transformation de l'usage du sol a eu comme corollaire immédiat la
réduction et la simplification du réseau hydraulique secondaire et tertiaire.

Dans le contexte actuel du développement agricole dominant, la gestion
des niveaux d'eau privilégie la voie culturale sèche (évacuation rapide des crues,
baisses printanière et automnale des niveaux d'eau pour le semis et la récolte,...).

De surcroît, depuis 1985, la généralisation de la culture du maïs en plaine
bordière et en marais a entraîné la multiplication des irrigations estivales par
pompage dans les nappes phréatiques, phénomène qui provoque une baisse
rapide des nappes aquifères, le tarissement des sources et des pertes hydrogéolo-
giques au niveau des marais mouillés. La gestion du niveau des eaux, au profit
des cultures, entraîne une chute de la productivité des biocénoses aquatiques,
aggravée par la pollution patente, les opérations drastiques de curage du réseau,
la surpêche de certaines espèces piscicoles et I'apparition récente d'une parasi-
tose mortelle spécifique à l'anguille (anguillicolose, parasitose due à un ver
nématode : Anguillicola crassus), espèce qui constitue la principale ressource
trophique de la loutre dans le Marais poitevin (Ltnors et Rosoux, 1989; LrsoIs
et al., l99l) et dont les populations sont déjà fragilisées par les obstacles
hydrauliques pendant la migration anadrome.

Enfin, la baisse généralisée des niveaux d'eau en été limite la capacité
d'autoépuration des cours d'eau et réduit le potentiel d'accueil des marais pour
I'ensemble de la faune aquatique et amphibie et, notamment, pour la loutre qui
est contrainte à se confiner au réseau aquatique primaire et à déserter ses canton-
nements traditionnels.
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Proposition de stratégie de protection des habitats à loutre
et de gestion des agroécosystèmes

L'état de dégradation actuelle du Marais poitevin compromet sérieuse-
ment Ie devenir de la population de loutres. Le maintien de la situation exis-
tante ne peut être une solution satisfaisante et la sauvegarde de I'espèce doit
nécessairement passer par des mesures de protection urgentes et des modes
de gestion adaptés aux biocénoses aquatiques et aux habitats rivulaires mais,
également, par une politique de restauration des milieux (Rosoux et LIBors,
1994) dont les principes sont les suivants :

- 
conservation et restauration d'un système hydraulique comportant les
trois réseaux interdépendants traditionnels, maintien d'un niveau d'étiage
sufflsant dans l'ensemble du réseau aquatique et rétablissement de la libre
circulation de l'eau ;

- 
protection légale (hâvres de paix) et gestion adaptée des habitats-refuges
existants, judicieusement répartis dans l'espace (en chapelets), spéciale-
ment en ce qui concerne les digues et les levées terrestres ;

- 
création et restauration de marais boisés et de bordures végétales propices
aux loutres, le long des canaux ;

- 
reconversion des cultures en prairies permanentes et restauration des fos-
sés aquatiques (application des articles 21 .24 et 58 CEE) ;

- 
mise en oeuvre de procédés et de techniques adaptés pour l'entretien et le
curage des canaux ;

- 
aménagement du réseau hydraulique et routier pour le passage de la faune
sauvage (mortalité routière dans le Marais poitevin pour la loutre de 1980
à 1993 :49 cas) ;

- 
choix d'alternatives de moindre impact pour de nouveaux projets routiers
et mise en place de mesures compensatoires ;

- 
gestion rationnelle et intégrée du stock piscicole et amélioration du fran-
chissement des ouvrages hydrauliques pour les migrateurs anadromes, par
I'installation de passes à poissons (TounNrerze et Rosoux, 1995).

- 
mi5s en place de techniques d'élimination sélective des rongeurs dépréda-
teurs de cultures (rats musqués et ragondins) (Rosoux, 1985).

- 
mise en oeuvre de moyens pour l'épuration collective des eaux usées ;

- 
création de milieux aquatiques annexes pour la faune sauvage (opérations
de génie écologique, réhabilitation et aménagement d'étangs, de mares et
de fossés de pied de digue,...)
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Loutre tuée par une voiture (Marais poitevin)
Otter killetl by t'ar (Marai.s poitevin).


