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SUMMARY : Vild boar's diet in two forests of the Belgian Ardenne.

The wild boar's diet is investigated in two forests of the
Belgian Ardenne : the Nismes deciduous forest and the Transinne coniferous
forest. Two complementary approaches are compared : analysis of
faeces collected throughout the year and analysis of stomach contents
during the shooting season only. The faeces analysis method allows to
follow the diet seasonal variations but conceals the occurence of some
feed and minimizes the ingestion of vertebrates and of artificial fodder.

It results from both approaches that wild boars are opportunist
and omnivorous with an obvious tendency to herbivory. The human
influence, direct (artificial supply) or indirect (neighbouring cultivated open
fields, torest and game management, enciosure, lot of disturbances), plays
the leading part in determining wild boar's diet and its food search. As a
whole, plant products from natural origin come in second place in its diet
whereas other feed always remain occasional, with the excePtion of acorn
and beech-mast when superabounding. A few suggestions for reducing wild
boar's damage to crops and forests close the paper.
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La détermination de I'alimentation du sanglier a souvent porté sur
I'analyse des contenus stomacaux. Ceux-ci proviennent qénéralement
dranimaux tués à Ia chasse. C'est une méthode- pratique qui permet une
récolte rapide d'un matériel abondant et qui ne modifie en rien le
comportement alimentaire de Itanimal.

La technique d'analyse des contenus stomacaux est fiable et elle
donne des résultats qualitatifs et quantitatifs très intéressants.
BRIEDERMANN (,1965) parvient à distinguer, par exemple z 75 o/o

d'éléments végétaux aériens, 21 o/o de . pàrties souterraines et 4 o/o

d'éléments d'origine animale. L,étude de HENRY et CONLEY (1972) drtfé-
rentie : 8914 oÂ dtaliments végétaux, 614 7o d'aliments d'origine animale et
412 o/o de déchets. GHINESCU (1975) trouve des étémenrs végéraux d'origine
naturelle dans 85 à 90 7o des cas examinés, des élémentJ animaux dans
I I 7o des cas et des aliments d'origine anthropogène dans 89,4 7o des cas.
L'étude réalisée par FICHANT (1977) fait éiat- de : 72 o/o de végétaux,
I I 7o de nourriture d'appoint et 17 o/o dranimaux pour les Epioux; 90,7 oÂ de
nourriture artificielle, 4,5 Vo de végétaux d'origine naturelle et 5 o/o

d'animaux pour la Forêt d'Anlier.

Cependant, ces résultats ne donnent qu'une idée assez vague des
variations annuelles du régime alimentaire car la récolte de matériel
d'analyse est limitée à une période assez courte puisqu'elle porte sur des
animaux chassés d'octobre à décembre. De plus, certaines de ces études
manquent un peu de finesse, notamment dans I'identification des éléments
ingérés, Ces derniers sont souvent triés macroscopiquement en végétaux,
animaux et en éléments occasionnels sans préciser I'espèce ou lJ genre
représenté par tel ou tel élément contenu dans la masse alimentaire.

Dès lors, parallèlement à l,étude des contenus stomacaux, nous
avons eu recours à I'analyse des fèces pour déterminer le régime du
sanglier et tenter d'appréhender les stratégies alimentaires dévelop[ées pa.
cette espèce dans le temps et dans t,espace. Dans ce but, nous avons :

- identif ié avec précision les parties des plantes et des animaux
ingérées;

- défini les variations qualitatives et quantitatives du régime au cours
d'un cycle complet de végétation;

- mis en évidence I'impact de I intervention humaine sur le compor-
tement alimentaire du sanglier.

I. INTRODUCTION

II. SITES DIETUDE
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Deux sites écologiquement contrastés ont été choisis : la forêt
caducifoliée à Nismes et la plantation de conifères à Transinne.

La Forêt de Nismes est située à une altitude variant entre 240 et
352 m, dans le Sud-est de l'Entre-Sambre-et-Meuse et au Sud-ouest de
la Province de Namur. La température moyenne de 8 à 9 "C et les
précipitations annuelles de l'ordre de ,l000 mm caractérisent Ie climat
irrégulier, assez froid et humide (ROISIN, 1963; AVRIL et FOURNEAU,
1980) du site. Sa végétation a été décrite par ROISIN (.|963): le chêne
pédonculé (Quencu.t nobuù et le chêne sessiie (Quettcu,s petlece) en sont
les principales essences. Les bouleaux (\efuiLn âp.), le charme (Caryiru,s



befuLu,t). te frene (FLqxinu^ zxczlsiott) et I érable sycomore (Aczn p,szudo-
pL-(nru*t ), leur sont associés. l-e hetre (Fagu,s ,sqLva.tica), par contre , est
très peu représenté. Les taillis sont constitués principalement de noisetiers
(Conqhs avz!-l-ana) associés à lérable sycomore et au sorbier des oiseleurs
(Sonbus aucupahie).

Le Bois de Transinne est situé au Nordrcuest de la Province du
Luxembourg; il culmine à 455 m (PLATTEBORZE, 1970). La température
moyenne de 7 15 

oC et les précipitations annuelles de I'ordre de 1200 mm
lui confèrent un climat du type ardennais, rude, froid, ptuvieux et marqué
par des hivers longs et rigoureux (NOIRFALISE et VANESSE, 1977).
Selon les travaux de SCHNOCK (1962) et de NOIRFALISE et VANESSE
(1977), ce bois se caractérise par une hêtraie à luzule blanche (LuzuLa
dagzfum) et par des peuplements de résineux à base d'épicéa (Picea- a"biz,s).
La hêtraie est dominée par le hêtre que le chêne pédonculé accompagne
souvent par pieds isolés ou par petits bouquets. La futaie résineuse est une
pure et équienne où le sous-bois est pratiquement inexistant. Elle occupe
presque les 314 de la surface de notre site d'étude,

IIt. MATERIEL et METHODE

Notre matériel d'étude provient de 79 tots de fèces, ramassées à
Nismes de mai I 983 à septembre I 984, et de I 2l contenus stomacaux de
sangliers, tirés à la chasse à Nismes et à Transinne d'octobre à décembre
1981,82 et 83. Chaque contenu stomacal fait I'objet d'une analyse séparée
tandis que les lots de fèces sont groupés en échantillons mensuels homo-
gènes 1 57 I de matière sont prélevés au hasard dans chaque contenu
stomacal et 1 50 I, dans chaque échantillon mensuel de fèces. Ces valeurs
sont tixées arbitrairement et sont égales aux poids de l'échantillon et du
contenu stomacal Ies plus légers, Notre' matériet d'étude est ensuite traité
selon la méthode préconisée par DZIECOLOWSKI (1969), BERDUCOU (1974)
et MAIZERET (1983) : lavage des échantillons sur deux tamis superposés à
mailles carrées de 2 et I mm; des deux fractions ainsi obtenues - grossière
et fine -, seuls les fragments grossiers sont gardés pour examen et
conservés dans I'alcool à 70 " En effet, les fragments fins sont difficile-
ment identifiables et nous estimons comme DIRSCH (in DZIECOLOWSKI,
1969) que leur élimination n'affecte ancunement les résultats de I'analyse.

Les fragments grossiers sont triés à t'oeil nu ou sous loupe bino-
culaire et classés dans un premier, temps en 7 groupes.

l. Nourriture artificielle : maïs, orBe, pomme et betterave.

2. Nourriture naturelle, parties aériennes des végétaux : tiges, bois,
feuilles, fruits, graines; mousses; champignons.

,. Nourriture naturelle, parties souterraines des végétaux : racines et
rhizomes.

4- Invertébrés.

,. Vertébrés.

6. Matières inertes.

7. Indéterminables.
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Les particules végétales ou animales très Tines et non identifiables ont été
regroupées dans cette dernière catégorie qui n'interviendra ni dans nos
graphiques ni dans nos applications mathématiques.

Les principaux constituants ont été ensuite identifiés, suivant les
cas, au niveau de I'ordre, de la famille, du genre, voire jusqu'à I'espèce. La
plupart des végétaux ont été déterminés macroscopiquemeni par cômparai-
son à une collection de référence. Cependant, pour les graminéesr- nous
avons eu recours à la méthode décrite par les taxonomistel I(METCALFE,
1960; ARBER, 1965; PRAT, 1932 (in PALLANT, 197)D. Cette méthode est
basée sur la reconnaissance des structures anatomiques révélées par la
coupe microscopique. Parmi les caractères anatomiques couramment utilisés
pour distinguer les espèces, nous avons seulement considéré : les poils, la
taille, la f orme et la répartition des aspérités des cellules épidermiques
intercostales et des stomates, et Ia configuration des cellules longues à la
base du sillon de la nervure centrale. A titre d'exemple, la figure I montre
la répartition des aspérités (As) de la canche cespiteuse (Oz,schanp,sia
eæespitoaù. Afin d'assurer une identification parfaite, chaque préparation
microscopique a été comparée à des préparations réalisées à partir de
matériel collecté sur le terrain d'étude et correctement déterminé. Pour les
f ragments animaux, nous nous sommes référés aux travaux et clés
spécialisées réalisés ai[eurs (DAY, 1966; LIBolS, 197 5; KAISER, 1978;
KELLER, 1978-l98lb et KALPERS, 1983). Pour illustrer la composition du
régime alimentaire du sanglier, nous avons utitisé deux modes d'expression:

Pour les contenus stomacaux et les fèces : poids sec
constituants, exprimé en pourcentage du poids sec total;

des différents

Pour les contenus stomacaux seuls : nombre de contenus stomacaux
contenant une espèce, une catégorie dtespèces ou dtaliments, exprimé en
pourcentage du nombre total de contenus analysés (= Ip, indice de
présence).

IV. RESULTATS

A. ANALYSE DES CONTENUS STOMACAUX
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L'affouragement artificiel constitue une part importante du régi-
me. Il représente en moyenne près de la moitié du poids sec total dês
aliments ingérés (tableau t) et se retrouve dans les trois quarts des
contenus stomacaux (tableau 2). Le mais constitue I'aliment principal de
cette catégorie (40 70 en moyenne). Les différences entre nos deux sites
d'études et surtout les variations d'une année à l'autre sont néanmoins
parfois très marquées.

Parmi les végétaux naturels, les parties aériennes paraissent les
plus consommées. Les fruits occupent une place importante dans ce groupê,
due à la présence massive des glands et des faînes en I 982 ei à la
fructification tardive des chênes en 1 983 à Transinne. Les glands et les
faînes sont en effet très appréciés par le sanglier et leur prélèvement a
f ortement diminué la consommation des auties aliments en 1982. La
préférence du sanglier pour ces f ruits a également été mise en évidence
par BRIEDERMANN (.|96r), HENRY et CONLEY (1972), et FICHANT
1977). Les autres éléments (champignons et matières ligneuses) sont f ai-
blement représentés. Quant aux parties souterraines, leur consommation est
moindre par rapport aux parties aériennes (en moyenne, 216 o/o en poids
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Photographies de coupes microscopiques de canche cespiteuse
(Oe^ælrrur.p5ia. cdp 6piln aa).
a : coupe de la collection de référence montrant la répartition des

aspérités (As).
b : coupe d'un fragment drun contenu stomacal.

sec). Les rhizomes de fougères aigles sont les éléments essentiels de cette
catégorie. Ils sont fréquemment trouvés dans les contenus stomacaux
analysés (lp = :O Yo).
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Les éléments d'orig,ine animale et les matières inertes ne sont pas
négligeables. Les animaux représentent en moyenne ll o/o de I'alimentation.
Pour les invertébrés, ce sont en Particulier les larves d'insectes qui sont les
ptus prélevées.

En conclusion, I'action de I'homme influence nettement I'alimenta-
tion automnale du sanglier mais n'entraîne pas I'abandon de la nourriture
naturelle d'origines végétate et animale. Le maTs pour l'affouragement
artificiel, les herbes et les fruits - glands et faînes surtout - pour la
nourriture naturelle paraissent les plus prisés. I-e prélèvement de matières
inertes, de parties souterraines de végétaux, de fruits et d'herbes, indique
en outre que le sanglier cherche souvent sa nourriture au niveau du sol des
sous-bois âenses; ceai est en accord avec les résultats de MAUGET (1980)

et de ROARK (in WOOD et BRENNEMAN, 1977).

En bref , Ie régime alimentaire automnal du sanglier est de tyPe
omnivore à tendance herbivore.

l. Influence du milieu

Au niveau des grandes catégories draliments consommés (figure 2),
il n'existe pas de nette différence entre les sangliers abattus en Forêt de
Nismes et dans le Bois de Transinne. Seule une analyse plus fine des
contenus stomacaux peut refléter Itinfluence du milieu.

NISMES TRANSINNE

Fig. 2. Comparaison des catégories draliments consommés à Nismes et
à Transinne.
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Ainsi, dans le Bois de Transinne, qui est composé pour trois quarts
d'une pessière à strates herbacée et arbustive peu développées et pour un
quart d'une hêtraie, I'alimentation naturelle des sangliers est riche d'aiguil-
les de résineux, de faînes et de vertébrés. Par contie, en Forêt de Nismes,
qui est une forêt caducifoliée, diversifiée et dense, avec des strates
herbacée et arbustive bien développées, ce sont logiquement les ronces, les
myrtilles, les glands, les noisettes et les invertébrés qui sont les mieux
représentés. La présence de nourriture d'appoint et d'une clôture ceinturant
le Bois de Transinne raccourcit les déplacements des animaux, réduit leur
domaine vital et peut modifier leur comportement : leur activité semble
moins nocturne qu'en Forêt de Nismes (heure d'arrivée aux sites de
nourrissage). L'absence de clôture à Nismes, par contre, permet Ia libre
circulation des sangliers qui peuvent parcourir de plus longues distances à
la recherche d'autres sources de nourriturel ceci explique sans doute
l'ingestion considérable de pommes (aliments non distribués à Nismes) mise
en évidence dans les contenus stomacaux analysés.

L'importance des vertébrés dans I'alimentation des sangliers de
Transinne ref lète probablement la pauvreté du milieu et/ou It"emprison-
nement'r des animaux. A défaut d'une nourriture végétale accessible, riche
et variée, tes sangliers de Transinne se rabattraient donc sur les vertébrés.
A I'inverse, mais dans une moindre mesure, la plus grande consommation
d'invertébrés en Forêt de Nismes serait le reflet de la richesse de ce site.
Dans les sous-bois clairs à strate herbacée développée, riches en invertébrés
et plus particulièrement en insectes, les sangliers de Nismes trouveraient
facilement cette catégorie d'aliments ou I'ingèreraient passivement avec
leur nourriture végétale,

En résumé, Ia nature et la structure des peuplements végétaux et
la gestion forestière et cynégétique du domaine vital des sangliers condi-
tionnent lortement leur régime alimentaire en période automnale.

2. Influence de I'année

Pour déceler les variations de I'importance de chaque catégorie
d'aliments d'une année à I'autre, un test dranalyse de Ia variance a été
appliqué aux poi.ds moyens et indices de présence des catégories (tableaux
I et 2). Le test indique des différences hautement significatives entre les
années (n = 11,5 pour l0 et l0 ddl concernant le poids et F = 5r5 pour '10

et I 0 ddl concernant Ip). Dans bhacun des sites, la nature et la composition
de la nourriture consommée varient d'une année à I'autre (figures 3 et 4).
Une lorte variation s'observe surtout entre les années sans glandée (1981 et
'I 983) et I'année avec glandée (19S2). Les premières se caractérisent par un
prélèvement important de nourritures d'appoint et de parties souterraines,
ainsi que par la prise d'herbes. Quant à I'année 1982, elle est dominée par
Itabondance des parties aériennes, essentiellement des glands et des faînes.

En résumé, le régime alimentaire du sanglier change en fonction
des lluctuations annuelles des fructifications lorestières. D'autre part,
un certain opportunisme alimentaire se dégage de I'examen de nos résultats.

3. Influence du sexe

Les données relatives aux sangliers dont Ie sexe a été déterminé
sont regroupées par catégorie dtaliments et par site d'étude dans le
tableau 3. Bien que les différences observées paraissent peu significatives,
les tendances suivantes pourraient être dégagées :
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Ip) des constituants des contenus
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les femelles de Nismes serrblent consommer nettement plus d'affourage-
ment artificiel que les mâles;

les femelles de Transinne semblent consommer un Peu plus de vertébrés
et de parties aériennes de végétaux que les mâles;

les mâles semblent consommer plus de nourriture au sol que les fernelles
(parties souterraines des végétaux et matières inertes).

Les fernelles chercheraient donc les aliments plus facilernent accessibles
alors que les mâles, dotés de canines puissantes et d'un museau Plus
court et dur, touilleraient volontiers les sols plus consistants. Si les
dif f érences morphologiques entre mâles et f emelles semblent inf luencer
leur alimentation, il -n'est pas à exclure que certaines particularités de
leur régime alimentaire puissent découter de comportements ou d'états
physiologiques propres à chaque sexe (gestation' rut, femelles suitées,
déplacements, ...).

Tableau 3.

Milieu

Sexe

Nombre

Poids secs rnoyens, par sexe, des
dlfférentes catégcrres d'alrments, exprl.
més en pourcentage du poids sec total

Indice de présence (lp) par sexe, des
dilf érentes catégories d'aliments

NISMES

Femelles Mâles

t9 16

TRANSINNE

Femelles Mâles

12 J5

NISMES

Femeiles Mâles

19 16

TRANSINNE

Femelles Mâles

)2 35

I. AFFOURAGEME,NT
ARTIFICIEL

74 52 4t 68 75 62 80

II. VECETAUX
- Parties aériennes
- Parties souterraines

TOTAL

l7 29
82

)a
l

2A

5

100
58

94
62

97
56

100
54

t9 )6 )l 24 I00 94 100 r00

III. ANIMAUX
- lnvertébrés
- verrébrés

TOTAL

2

2

I

6

I

20
I

15

95
2l

69
12

72
)l

69
?6

4 7 22 17 95 75 75 77

IV. MATIERES INERTES 2 2 2 6 ?6 6 J1 57

V. INDETERMINAI]LES I ) 5 9 )7 56 50 69

B. ANALYSE DES FECES

Eu égard à I'imprécision des méthodes de récolte et dtanalyse'
Ia composition des fèces est sensiblement différente de Ia composition des

contenus stomacaux, même pour une Période et un site identiques (octobre-
novembre 1983, Forêt de Nismes). Par rapport à l'analyse des contenus
stomacaux, I'analyse des fèces semblerait minimiser I'affouragement artifi-
ciel et les vertébrés à I'avantage des parties aériennes et souterraines des
végétaux, Néanmoins, l'examen des moyennes annuelles et automnales Pour
les- fèces (voir tableau 4) conduit aux mêmes conclusions générales que

celles émises pour les contenus stomacaux (cf. tableau l) :
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I'affouragement artificiel constitue une Part prépondérante du régime
(de I'ordre de la moitié du total ingéré); , 

,

les végétaux naturels viennent en second lieu et occupent une place plus
ou moins importante selon I'abondance des productions forestières;

le régirne alimentaire du sanglier est de type omnivore à tendance
nettement herbivore,

Tableau 4. Poids secs des différentes catégories d'aliments contenus dans
les fèces des sangliers de la forêt de Nismes, exprimés en
pourcentage du poids sec total,

l18l

MJJASOND Nloy.

I 9E4

J N1 N1 l l SMors

I. ÂI'FOURACENlENT AIIT]FICII:L 88 77 62 tA 22 6A 1) 69 59 75 46 5A 12 )q )5 1J )2 45

II. NOUI(RITURE NAÏURE,LLE

I. VEGETAUX

l. l. Parties aériennes

1.2. Pa.ties souterraines

TOTAUX

2. ANIMAUX

2. l. lnvertébrés

2.2. verrébrés

TOTAUX

]. MATIE,RES INERTES

\t 20 )2 42 t 9 l) 9

2 2/ t) 24 14 16

tt 2a )4 7D 74 )) 21 26

I

I

I

lq 2 I

2

17

20

17

I

l

l

18 t0 2 1 14 10 26

l0 16 48 84 C4 5' 64

28 46 
'0 

A) 51 3) 9A

l0
7)

8)

l

I

8

ll
t2

63

I

lq

)6

50

I

I

I

III. INDETERMINABLES I t2 ) 2 t6 8 ) 25 3
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Fig. 5. Evolution mensuelle de la composition des fèces de sangliers
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Variations saisonnières du régime alimentaire selon I'analyse des fèces

De I'analyse des fèces, I'on peut déduire (figures 5 et 6) que :

- la consommation d'affouragement artificiel (maximum hivernal) est en
opposition de phase avec [a consommation des parties aériennes qui est
directement liée à I'installation et au développement de Ia végétation
naturelle (maximum estival);

- la consommation des parties souterraines (et par conséquent des matières
inertes) passe par deux maxima, septembre et avril (rhizomes de fougères
aigles), périodes pour lesquelles ta végétation naturelte est en diminution
ou surtout n'est pas encore assez abondante alors que les apports artifi-
ciels ne sont pas ou plus suffisants;

- Ia consommation d'animaux reste tou,ours faible avec un léger maximum
estival.

L'évolution de I'alimentation du sanglier au cours d'un cycle annuel montre
donc un déphasage entre les consommations des différentes catégories
d'aliments déterminé par la phénologie végétale.

Une analyse plus détailtée du contenu des fèces peut mettre en
évidence la consommation d'espèces saisonnières telles que
(en mai) ou Molinia ceznulee (en août)(figure 7).

Ces résultats soulignent, une fois de ptus, [e caractère oPportu-
niste et omnivore à tendance nettement herbivore du sanglier.

ETE AUTOMNE HIVER PRINTEMPS

o/o 100
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40

20

0
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Matières inertes

Invertébrés + vertébrés

Moy. J

Fig. 6. Variations saisonnières des principa.les catégories dtaliments
identiliés dans les fèces (en % du poids de matière èche).
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Fig. 7. Photographies de coupes microscopiques de houlque velue ( Holsu
laruttu) (p = poils).
a : coupe de la collection de référence.
b : coupe d'un fragment des fèces.
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I. LES METHODES

Ltanalyse des fèces complète utilement I'analyse des contenus
stomacaux en mettant en évidence des aliments non ingérés en période de
chasse et en autorisant une étude des variations saisonnières du régime
alimentaire du sanglier. Ltanalyse des fèces peut néanmoins masquer la
présence d'aliments qui ne laissent pas de traces identifiables ou qui dispa-
raissent en partie ou en totalité après digestion. C'est le cas des vers de
terre, de certaines espèces de champignons et de larves dtinsectes... Cette
perte dtinformation pourrait être à I'origine des différences observées entre
les résultats de I'analyse des contenus stomacaux et ceux de I'analyse des
Ièces. Ainsi, sur la même période à Nismes, I'analyse des fèces semble
minimiser I'affouragement artificiel et les vertébrés (cf. B), Nos conclusions
corroborent donc I'hypothèse de BERDUCOU (1974) et de FICHANT (1977)
selon laquelle seule Ia combinaison de deux ou plusieurs techniques permet
une approche valable de la connaissance du régime alimentaire des ongulés.

2. LE COMPORTEMENT ALIMENTAIRE DU SANGLIER

De nos résultats, il ressort que le sanglier est un omnivore à

tendance nettement herbivore. Les nombreuses espèces occasionnelles ou
saisonnières ingérées, la diversité de son régime alimentaire, les .dégats
variés et plus ou moins importants aux forêts et cultures, ses réponses
efficaces aux modifications de son milieu et aux disponibilités en.nourriture
sont des éléments qui traduisent en outre le côté opportuniste de cet
ongulé.

Si tout fait farine au moulin, le sanglier nren marque pas moins
une nette préférence pour les glands et les faînes quand ceux-ci surabon-
dent, entraînant une diminution sévère de la consommation des autres
aliments. ce constat rejoint I'hypothèse de MACKIN (1970) selon laquelle
les dégats aux forêts ei arx cultures surviennent une fois les réserves en
glands épuisées.

L'influence humaine directe (nourriture d'appoint) ou indirecte
(cultures proches, gestion forestière et cynégétique, clôtures, dérangements
divers) occupe une place prépondérante dans les habitudes alimentaires du
sanglier et peut même môdifier d'autres de ses comportements : déplace-
ments et activités plus diurnes.

Le mais, I'orge, les betteraves, les pommes, ... sont constamment
présents aussi bien dans les fèces que dans les contenus Stomacaux.
blobalement, Ies végétaux d'origine nâturelle viennent en deuxième lieu
dans son régime alimentaire : lei_ graminées, les fruits et les rhizomes de
fougères son-t Ies mieux représentés dans cette catégorie.-.Certains aliments
plus- occasionnels, telles les aiguilles de résineux, ref lètent souvent la
nature des peuplements forestiers; d'autres, telles Ia molinie et la houlque,
témoignent de leur abondance saisonnière. Ltalimentation animale - insectes
surtou-t - vient en dernier lieu. Les périodes de disette, Ies éclosions
saisonnières, la richesse du milieu en invertébrés ou sa pauvreté en
végétaux, les besoins accrus des femelles Sestantes ... pourraient cependant
indluire une augmentation de la consommation dtanimaux. Mais, d'une
manière généralè, ce sont I'affouragement artificiel, la nature des peuple-
ments végétaux et I'exptoitation forestière qui conditionnent avant tout
I'alimentaiion des sangliers sur nos deux sites d'études.

V. DISCUSSION ET CONCLUSIONS
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Les variations saisonnières du régime alimentaire sont surtout
déterrninées par Ia disponibitité des aliments"végétaux : nourriture apportÈe
directernent par I'homme, d'une part, cultures, iructifications forestià."s .t
végétation naturelle, d'autre pait; ces derniers étant étroitement liés au
cycle phénotogique annuel et aux conditions climatiques.

3. LES DEGATS ET LES REMEDES

Le prélèvernent d'aliments d'appoint peut pondérer nettement
I'impact dr: sanglier sur les cultures et sur la végétation naturelle. Les
plaintes déposées 

_ 
par les agriculteurs pour "dégâts de gibier,, sont de ce

fait. souvent .exagérées; cette exagération a été -démontréË entre autres par
Iutilisation de photos aériennes (HERRENSCHMIDT et RECosr, l9z9).

L'action du sanglier en forêt n'est pas seulement négative : it
ameublit la terre_ par. ses fouiltes, favorise ainsi la germination d-es graines
et par là ta régénération naturelle (SNETHLAGE", l97g). I[ consomme
eqalem.ent_des larves d'insectes dont certaines ravagent les essences fores-
tières (HABER, I 96 t).

Une bonne connaissance du cornporternent et du régime alimen-
taires du sanglier permet d'arnéliorer 1a gestion forestière ei cynégétique
du site et de rnaintenir un rneilleur équitibre forêt-sanglier. 

-Elié 
uit.

également à mieux évaluer ses dégâts, à ies contrôler et à" les rédui.e eÀ
tenant compte des suggestions suivantes :

contrôler les effectifs de sangliers : ta densité semble
dépasser 6 individus par 400 -ha en forêt feuillue et
400 ha en forêt résineuse (PETITPIERRE et RAMOISy,
t97ô;

devoir ne pas
3 individus par
in MARCHAL,

réduire les reboisernents
suffisante de feuillus et
fruits et graminées;

en résineux et/ou maintenir une proportion
de strates arbustives et herbacées riches en

veiller à un apport dtaliments artif iciels suf f isant, en
surtout pour minimiser les dégâts au couvert végétal
environnantes;

renforcer -les points de. nourrissage par I'aménagement de cultures de
diversion à base de maïs ou de bétteraves, alimeits appétissants d'après
nos résultats, ces cultures de diversion seront installées en enclave ou en
périphérie dès forêts, serviront ainsi de lieux de concentration et détour-
neront les sangliers des champs;

éloigner, si po-ssible, les cultures des forêts et pracer de préférence les
prairies en lisière ou mieux grillager les limites àes champs;

augmenter la surface des gagnages ou engraisser les gagnages existants;

éviter les clôtures qui peuvent entraîner le dépassement de la capacité
du milieu et engendrer ainsi des dégâts au couvert forestier;

réduire les dérangements par les chasseurs, les braconniers et les prome-
neurs qui peuvent provoquer la désertion des gagnages ou des points de
nourrissage et/ou le déplacement des sangliers veÈ tés zones culiivées.

période critique
et aux cultures
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RESUME

Le régime alimentaire du sanglier est étudié dans deux sites de

I'Ardenne belgJ: la forêt caducifoliée de Nismes et la forêt résineuse de

Transinr-re. DËux méthodes diapproche complémentaires sont comparées :

Ianalyse des fèces (récolte toute I'année) et I'analyse des contenus stoma-
caux (récolte durant [a chasse automnale). L'analyse des fèces permet de

suivre les variations saisonnières du régime alimentaire mais masque la
orésence de Certains alimentS et minimise la consommation du f ourrage
artificiel et de vertébrés.

Il résulte des deux méthodes d'analyse que [e sanglier est un

mammifère opportuniste et omnivore mais à tendance nettement herbivore.
L'influence humaine directe (nourriture d'appoint) ou indirecte (cultures
proches, gestion forestière et cynéBétique, clôtures, dérangements divers)
est prépondérante pour déterminer Ia nature de son alimentation et son

mode de recherche de sa nourriture. Globalement, tes végétaux d'origine
naturelle n'arrivent qu'en deuxième lieu dans son régime et les autres
aliments restent toujours occasionnels, sauf quand 

_ 
les faînes et les glands

sont surabondants, Quelques remèdes sont suggérés en lin d'article pour
réduire les dégâts qutexercent les sangliers.
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