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CHOIX DE L,HABITAT CHEZ LE BLAIREAU EUROPÉEN
(tqetes metes) EN BELGIouE
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ABSTRACT

The belgian populations of the badger have suffered a serrere
decline during the two past decades. More than one hundred burrows have
been screened in order to define their characteristics. The data have
been submjtted to a multivarjate analysis, allowing to'isolate the main
crjterja guiding the habitat-chojce. The badger is supposed to be able
to recolonjze most of the sites from where jt has disappeared. if the
persecutions it has to face were to come to an end.

RESUME

Par suite de la destruction de leurs habitats, de persécutions
et, depuis 17 ans, de l'expansion de 1a rage et des campagnes de gazage
des terriers de renards, les blaireaux se sont raréfiés en Belgique et
ont déserté maints sites traditionnels, au point que 1es populations ac-
tuelles ne représentent plus que 10 % des effectifs ancjens. L'espèce
étant aujourd'hui protégée,1a quest'ion se posait de savoir si le blai-
reau est capable de recoloniser ses anciens habitats et de s'adapter
à un mjljeu en rapide transformatjon. A cet effet, on a cherché à défi-
nir les caractéristiques de plus de cent terriers, ainsi que des paysa-
ges environnants. Les données ont fait 1'objet, dans un premier temps,
d'une analyse uni- et b'idimensionnelle permettant de préciser les carac-
téristiques des terriers et de leur situation. Mais, dans 1a mesure où,
dans la nature, tous les facteurs interagissent, on a, dans un second
temps, effectué une analyse multidimensionnelle; 1,ana1yse des corres-
pondances permet en effet de dégager des associations entre plusieurs

sitesparamètres, et par conséquent de défjnjr les critères de choix des
des terriers, pour les djfférentes régions naturelles de Belgique.
L'habitat du bla'ireau varie fortement d,une région à l,autre; 1,an
s'adapte bien aux conditions locales, à condjt'ion de disposer d'un
ferme, bien draîné, facile à creuser, en un site dissimulé, proche

.i mal
sol
de

terrains riches en vers de terre 0n peut en conclure que si l,habitat
ne subissait plus d'altérations supplémentaires, et sj cessaient les
persécutions, on pourrait espérer voir le blaireau réétoffer ses effec-
tr'fs et même, recoloniser des sites d,où i1 a disparu.

(*) Lic. Sc. Zool. U.Lg., 1982.
Adresse actuelle : Grand'P'lace, 16, B-7300 Quaregnon.

1**) Assistant à I'Université de Liège. Service d'Ethologie et Psycho-
logie animale. Inst. de Zoologie. Qua'i Van Beneden,22, 8-4020 Liège
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Depui s p1 us i eurs di zaj nes d,années dé
de blaireaux ne cesse de djrnjnuer. Ce processu
encore aggravé avec l'arrivée de 1a rage, .i I y
actuels ne représentent même plus 10 % de ceux
nes (RYELANDT et al., 1982).

Les ra'isons de ce décrin sont connues. Elles diffèrent quel-
que peu se)on que l'on se trouve au Nord ou au sud du sillon sambre et
l,leuse.

En Basse et Moyenne Belgique, ra disparition du braireau est
1a conséquence de 1a conjonction àe quatre facteurs prinèipaux: des-tructjons volontaires, accidents dûs à la circulation routière, emploi
des pesticides et modifications de I ,habitat.

Au Sud de la Meuse, ce sont essentiellement 1es gazages, prâ_
tiqués dès 1967, et 1a rage elie-même, ainsi que 1es piégeàges-et'làs
empo'isonnements qui en sont responsables.

Depuis 1974,1e blaireau n,est plus chassable et, depuis
+?82, 1e gazage des terriers de renards est officiellement suspendu(ies terriers de blaireaux ne pouvaient plus être gazés depuis 1974
mais la "confusion" entre les terriers des deux es[èces êtait chosecourante),; ses effectifs pourraient-ils dès lors ie restaurer ? Quelssont l.es facteurs qui influencent cette espèce dans le cho.ix d,un siteqlin a'y installer son terrier ? Le Blairèau est-il confiné à un typed'habitat précis qui se raréfie ou, au contraire, est-i1 capable des'adapter au nouveau paysage créé par l'homme ? Les territôires d,oùil a actuellement disparu lui conviennent-i1s toujours et pourrait-il
les recoloniser ? Autant de questions que nous nous sommes posées etauxquelles nous avons essayé de rêpondre à l,occasion d,un mémoire defin d'études en sciences zoologiques réarisé pàil-,ln ae nous (ANRÿS;-
1e82 ) .

La présente publication en est le résumé.

I NTRi)DUCT I ON

1. MATERIEL ET METHODE

1.1 Espèce étudiée : Ie
Ethologie et descri

blaireau européen Meles meles (L
ption du terrier.

jà , I a popul ation bel ge
s de disparition s'est
a 17 ans. Les effectifs
des populations ancien-

1758 )

Animal essentiellement nocturne, le blaireau passe toute sajournée endormi au fond de son terrier. chaque terrier'est occupé par
un groupe fam'ilia1 (un "clan") pouvant compter jusqu'à une dizaine de
membres. Les blaireaux guittent leur gîte après 1e coucher du soleil
pour explo'iter un domaine d'une surface variable (de 50 à 250 ha) dé-
terminée par 1'abondance des vers de terre, sa nourriture principale
du mo'i ns dans l'ouest^de 1.'.Europe (50 ,/" du poids de nourriture iirgérée)
(KRUUK et DE K0CK, 198i ; KRUUK et'pARISH 1981, 1982).

Le terrier, en gênéra1 creusé par 1es blaireaux eux_mêmes,est util isé par plusieurs générations sutcessives et peut, parfois au
!9y!. a" plus de 100 ans, atteindre des d.imens'ions coni;aeÉabtes 1ùrÀ[,1977). Il est chaque année réaménagé, de nouvelles àntièes, de nou-
veaux coulojrs étant creusés. I1 péut ainsi, en Belgique, y avoir
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53 entrées (RYELANDT, comm. pers.). L'architecture du terrier est très
complexe. Il s'agit d'un rêseau. de couloirs disposés sur plusieurs
étages, reliant entre elles des chambres. Le sol de celles-cj est ta-
pissé d'une épaisse couche de litière, constjtuée de mousse, de paille
et d'herbe sèche que l'anjmal va chercher à proximité du terrier. Il
existe plusieurs types de terriers (NEAL, L977).
- Le terrier principal, le plus important, où a lieu la mise-bas. Il

est généralement occupé toute I'annêe. Ce présent travail se rappor-
te à ce seui type.

- Les terrjers d'été, assez é1oignés du précédent, ma'is proches d'une
source de nourriture (vergers, champs de mais) ne sont utif isés que
pendant une courte période : de I'ordre de quelques semaines.

- Les terriers secondaires, disposés aux alentours du terrier principal
Ils servent de refuges à des ieunes non matures ou de cachette lors-
que 1e bla'ireau est dérangé.

Plusie',rs caractér'istiques sont propres aux terriers de blai-
reaux et permettent de les distinguer de ceux des renards ou des lapins

- Le d'iamètre des entrées (ou "gueu1es") est touiours supérieur à 25 cm

(moyenne 30 à 35 cm).
- Au sommet des talus de déblais, devant chaque entrée, i1 y a presque

toujours un sillon profondément marqué.
- Les débla'is sont constitués d'un mélange de terre et d'herbes sèches.

0n y trouve souvent des blocs de pierre pouvant peser plusieurs kilos
- Des coulées bien marquées rel'ient entre elles toutes les entrées.

D'autres s'éloignent du terrier et se dirigent vers des lieux de

nourrissage ou de récolte de l it'ière.
- Les chemins qui conduisent à ces lieux de récolte de litière sont

fréquemment ionchés de petites balles de foin que le blaireau a per-
dues en cours de route.

- Le blaireau place ses déjections dans de petites cuvettes creusées à

proximité du terrier. Son terrier, à I'opposé de celui du renard,
ne dégage presque pas d'odeur.

1.2

1.2

Rêcolte des données.

1. Beperesc-9c:-!elrisr:

Dans le cadre de 1a campagne nationale pour 1a protection des
petits carnivores sauvages et de l'enquête sur les Vertébrés menacés de
disparition en l,lallonie, un recensement des terniers occupés a été or-
gan'isé en 1980 et 1981 et placé sous la direction de D.E. RYELANDT (cfr
RYELANDT et al., 1982).

Nous connaissjons ajnsi la local isation précise de 1a plupart
des terrjers. D'autres nous ont été montrés par différents préposés
forestiers. Nous les avons vjs'ités et nous procédions, de février à la
mi-mai 1982, de te11e façon que 1e dérangement causé sojt 1e plus mini-
me possib1e.

1.2.2. Paramètres

Chaque terrier a été caractérjsê par 1es paramètres suivants,
relevés sur carte topographique ou djrectement sur le terrain :

- occupation du terrier : abandonné ou occupé ?

- cohabitation éventuelle avec le renard ou 1e lapin
- nombre d'entrées toujours ouvertes et creusées par 1e bla'ireau

Éve I qÉ:
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- distance entre ie terrier et

- orientation du terrier

1. 3. Trai tement des données

I'aire de récolte de Ia Iit.i ère
1e premier point d,eau
1es premières habitations humaines
l'orée de la forêt
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et
et
et

- qgtltion topographique du terrier (mi-pente, bas de pente, prateau...- dêcl ivité du terrarn
- type de sol
- présence éventuelle de sureau noir (sambucus nigra) et d'ortie(Urtica dioîca) aux abords immédiatè-Au fêrri-.:-gj-l -- -
- densité de la végétation autour du terr.ier- présence d'arbres grattés par 1e braireau (ra signif.ication exacte dece comportement n'est pas encore connue ; il porËrait s;agir d,un- 

--
marquage territorial )- caractêrisation du type de paysage autour du terrier.
il:ylllill?rr du paysage a ete-efiecruée au moyen Oiune griile c.ircu_rarre transparente, quadrillée (maille de 3 x 3 mm). piacée sur unecarte au 25000e et_centrée_sur i'emplacement du teirier, e11e permetde mesurer.avec précision ra surfacè du domainÀ àÀt Éiài."ur* occupêepaf yn mil ieu précis par 1e simple comptage du nombre àe carrés que
_c,e,t-uj-gi occupait à plus de 50;/". r-a taiiie ir,,àiiT"-porr 1a gri11e
(110 ha) correspond à la surface moyenne de domaines-a!-oiaireaux
déterm'inée en-Angleterre dans des *i li.r^ utr". p.à.Ààr-à" .ur, ,"n_ggntlgt-9n Belsique.(KRUUK 1978). La méthode à btà-iàitÈe sur un

iix,ï3"'Eii;x:'";;'l::,": ffiü:iuiiuo1ft,! :,ffi:,ff."Ëlà,:9".f;.et a montré que 1a méthode étaii fiable.

1. 3. 1. Çesfltcicl!_ge_csrrglcliql_luÉeirs.
Dans certail: cqs, 1e-degré de liaison entre deux paramètresa été recherché à I'aide du coeffiè.ient de cor"àtuiion iiicair" o"Pearson.

Mais à cette méthode n'étudiant que 2 paramètres à ra fois,a10rs que tous interagissent, nous avons préféré une analyse statisti-gyl de tvpe multidimensionner : 1'anaiyse' oàs-.àr.âipJnààn.",
(BENZECRI et colt., 1973).

1.3.2. L_slqLy:e_les_ç9fr9§pglqe!!e§.

Pour cette analyse, nous avons retenu 107 temiers caractê_risés chacun par 24 paramètres.

La prem'ière étape de cette analyse consiste en 1a catégori_sation de ces paramètres. De 2 à 5 crasses ont été créées pour chacund'entre eux_(Tab1eau..1)... pour re pu.aÀèt." ,,distance entre re terrieret les premières habi.tatio.ns-humainàs,, par exemple, q ctàssàs ont étéformées de telle sorte qu'er1es aieÀt âpproximativement re même effec-tif et qu'el Ies aient-une significat.ion'6iotogiquà. -lu 
,àv"nne de cet_te distance étant de 69g^* ei Aetgique, 1a première classe va de 0 à300 m, la deuxième de 300_a 600 ml l'à irolsjème de 600 à 1000 m et laquatrième comprend les valeurs au delà de 1000 m.

C'est sous..cette forme que 1es résultats furent introduitsdans l'ordinateur IBM 159 du centre de-carcur et ae iràiiement oe



l'Information de l'Université de Liège. Le programme utilisé est le
MULTM (LEBART et al ., 1977).

A partir de ces données, I'ordinateur construit un espace à
autant de dimensions quril y a de paramètres, donc 24 dans le cas pré-
sent.

Afin de rendre appréhensible 1a complexité de cet hypervolume,
I'ord'inateur effectue des project'ions bid'imensionnelles de telle sorte
que ces projections successives soient orthogonales deux à deux et que
1a dispersion des points soit maximale dans 1e premier p1an, un peu
moindre dans le deuxième...

Pour ce faire, I'ordinateur calcule de nouveaux axes (axes
factoriels). Ces axes sont des comb'inaisons linéaires de toutes les
variables ayant servi à définir 1'hypervolume de départ. B'ien entendu,
la contribution C'une vaniable donnée à la construction d'un axe facto-
riel donné n'est pas nécessairement la même qu'à un autre axe ou que
la contribution d'une autre variable au même axe. C'est notamment en
vertu de ce fait qu'une interprétat'ion cohérente aux plans de projec-
tion fournis par 1'ordinateur doit être recherchée. En fait, en plus
de ces projections, la machine fournjt pour chaque axe factoriel calcu-
lé la fract'ion de la variabilité totale des données qu'i1 représente
et 1a part que prend à sa constitution chaque variable initiale.

Il est ainsi possible de d'i re quelles sont les vari ables qui
sont associées et comment elles évoluent les unes par rapport aux au-
tres.

U'ltérieurement, 'i1 est possible de projeter sur ces plans 1a
position de chacun des terriers. 0n verra alors apparaître des groupes
de terriers entourés des variables qui les caractérisent.

Ce type d'analyse ne nous a pas permis une approche très ap-
profondie de l'habitat du blaireau en Belgique. Près de 150 terriers,
répartis dans toute I'aire de répartit'ion de 1'espèce en Belgique, ont
été examinés (voir fig. 1), mais 107 seulement ont été retenus pour 1es
analyses, les autres ayant été écartês en raison de doutes quant à leur
origine (terrier de renard ?) ou leur importance (terriers secondaires
ou d'été ?) .

2.1.1. Qccupq!isr-de!-!9rr1ef!.

32 des 107 terriers étajent abandonnés par 1es blaireaux en
1982. 11s prov'iennent surtout de la région bruxelloise et du sud du
Luxembourg belge où 1es gazages ont fait des ravages (RYELANDT et al.,
1982 ) .

2.1.2 Çshc!i!c!iqr et réoc des terrier

Le lapin et le renard fréquentent souvent les terriers de
blaireaux, que ceux-ci les occupent ou non. 24 % des terriers exam'inês
occupés par des blaireaux abritaient aussi des renards et 2l % des la-
pins. Les trois espèces se rencontraient sjmultanément dans 10,5 % des

e-qDcq!ie! néndon :
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2. RESULTATS

2.1. Analyse uni-- _et .bid'imensionnelle.
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cas .

Ces résultats sont variables d'une région à l'autre et dépen-
dent de 1a rêpartition du lapin et du renard. Ainsi en Ardenne, où 1e
renard est fréquent, 18 terrjers sur les 38 examinés (47 %) étaient
occupés par 1es deux espèces. E11es peuvent vivre ensemble toute l'an-
née dans le même terrier et même avoir des ieunes au même moment (NEAL
1977, obs . pers. ) .

Cette cohabitation a trop souvent des conséquences funestes
pour 1e bla'ireau. Les terriers de renards êtajent systématiquement
gazés dans 1es régions touchées par 1a rage, même lorsque le blajreau
était aussi présent. Ajnsi, sur 107 terriers,23 portaient 1es st'ig-
mates caractéristiques d'un gazage plus ou moins récent (certains en
1981) et 13 d'entre eux étaient abandonnés par 1es blaireaux su'ite à
ce gazage. D'autres terriers furent peut-être aussi abandonnés à cause
du gazage, mais sans qu'il soit possible de 1e prouver.

Les terriers abandonnês restent rarement inoccupés (4 terriers
inhabjtés sur 32 abandonnés par le bla.ireau). C'est le renard qui les
réutilise généralement (19 cas sur 1es 32). Le gazage des terriers de
blaireaux est donc loin d'être défavorable au renard: il lu'i offre au
contraire d'énormes terriers d'où il devient difficile de le dé1oger.

2.1.3. lqpQre_ÉlellrÉe:.

Il est fort variable
tant jusqu'à 38 gueules.

Nous avons trouvé des terriers comp-

La moyenne pour 1a Belgique est de 13,3, ce qui se rapproche
de 1a moyenne (10,5) observée en Angleterre dans 1a région d'Oxford
(KRUUK, 1978). En Suisse, les terriers semblent posséder moins d'en-
trées : HAINARD (1961) ne cite qu'un maximum de 14.

?.1.4. Çqtpq:i! ion 9e- la litière et lieu de récolte

habi tés
généra 1

L'apport de litière a été constaté dans 44 des 75 terriers
La distance entre la zone de récolte et le terrier est en

faible, rarement supérieure à 50 m. La moyenne est de 15 m.

La constitut'ion de la ljtière est fort variable, mais dans
29 cas sur les 44, jl s'agit d'un mélange d'herbes sèches et d'herbe
encore verte. 0n peut aussi trouver des fougères, de la pai11e, des
orties, etc.

?. t. 5. Qi: !elce-ellre-lc-lsrri er-e!- 1e-pfelier-p9i!!-dleeu .

Cette d'istance est très variable (de 2 à i500 m). Les moyen-
nes observées pour chaque région ne d'iffèrent pas significativement
(écart-type très important). 0n peut seulement constater que dans 1es
régions où les cours d'eau abondent (Ardenne), cette moyenne est faj-
ble. Si on recherche une relation entre la densité du réseau hydro-
graphique (exprimée par 1e nombre de carrés traversés par un cours
d'eau dans un domaine circulaire de 1i0 ha - voir plus haut) et cette
distance, on trouve un coefficient de corrélation I inêaire significatif
(r = 0,48 pour 100 échantiilons).

La proximité d'un cours d'eau ne paraît donc pas être un fac-
teur essentiel dans le choix du site. E.lle est liée à la densité du
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réseau hydrographi que.

2.t.6. Qjslerçe-el!re-lc-!err!er-e!-1e:-prepiÈre:-besi!qlien-!uucire:.
Les diffêrences entre les distances moyennes calculées par

Igsion sont très peu significatjves. 0n peut trôuver des terrieri de
blaireaux situés aussi bien à 100 m qu'à 2000 m des habitations humai-
nes à peu près partout en Belg'ique, excepté dans les rêgions très peu-
p1ées, comme le pgys de Herve, où cette d"istance ne dépàsse pas gOb m.
La moyenne généra1e pour la Belgique est de 600 m.

Si l'on exam'ine 1'occupation des terr.iers en fonction de leur
éloignement de l'habitat humain, on constate qu'i1 y a autant de ter-riers abandonnés parmi.les terriers proches situés à moins de 300 m que
parmi Ies terriers é1oignés situés à plus de 1000 m. La majorité ded
terriers.occupés sont situés entre 300 et 1000 m, bien qu,ii en existe
à moins de 100 m de quartiers résidentiels.

2.1.7 . Elpq:i!iql

.Dans notre pays, 1e blaireau marque une préférence pour 1es
orientées au sud (34,6 %). Celles orientées à l,est (20,6 %)
ouest (20,6 :() sont mojns souvent choisies, mais toujôuré p1üs
les orientées au nord (16,8 %). Un fa.ibie pourcentage (l,S Z1iers sont situés sur des terrains plats sani o.ientalioÀ preci-

cette tendance se marque plus dans 1es régions élevées commela Haute-Ardenne où 43 % des terrieis sont exposés àu sud, ato.s qùJ 
-

dans une région de moindre altitude, au climat moins ruoe, zo % seule-
ment des terriers ont cette orientat.ion.

2. 1. 8. ?q:i!isl_lgpegrêpbieue.

pentes
ou à l'
que ce1
de terr
se.

2.1.9. Atti

Nous venons de voir qu
terrain piat en Belgique (7 %

d'une enquête effectuêe en 19
ra i n p1 at ( NEAL , 1972) .

iI ex'iste peu de terriers situés sur
En Angl eterre, se1 on I es résul tats
?? % des terriers se trouvent en ter-

)
7 2

Il existe quelques terriers situés dans des grottes (5 %).celles choisies ont peu d'entrêes (1 ou 2) et leur diafrètre est prôche
de celui des ouvertures d'un terrièr normâ].

. La grande majorité des terriers sont creusés dans des ter-rains en pente, 1e plus souvent au niveau d'une rupture de pente ou
dans un talus. cette situation est préférée car eile facil.ite l,éva-
cuation des déblais (NEAL, lg77). pàu de terr.iers sont situés au basdes pentes,_correspondant souvent à des fonds de vallêes-toujours hu-
mides et mal drainés.

!uds.

chez nous, ce facteur ne rimite pas 1a répartition du brai-reau. Nous avons trouvé des terriers à dei alt.itudàs allant de 50 à
645 m. Seules 1es rêgions peu érevées terles que tes Ètund"., ne con-viennent pas aux blaireaux car mar drainées et'niofirant-pàs assez deterrains en pente. L'espèce a pourtant vécu en campine 

"i uu pays-Bas,
où des terrjers étaient installés dans des digues, ân Zélande, à quei_
ques mètres d'altitude seulement (SPONSELEE, 1SlZy.
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2.1.10. Distance entre le terrier et l'orée de la forêt

Le blaireau, chassant surtout les vers de terre, exploite les
terrains 1es plus favorables à ces animaux: prairies, champs et bois
feuillus. Son terrier sera rapproché au maximum de ces zones, mais
sans pour autant être hors du couvert.

La distance entre 'le terrier et l'orée de la forêt est en
moyenne de 100 m en Belgique, mais varie entre 0 m (terrier en lisière)
et 950 m. 0n peut con;tater que lorsque le terrier est situé dans des
bois de feur'llus, il peut s'en trouver à près de 1000 m.

2.1.11. T de sol

Ce paramètre n'a pu être étudié en détai1 malgré f importance
que le blaireau y accorde, comme l'ont démontré différents auteurs
(DUNWELL et KILI INGLEY, 1969 et KRUUK, 1978). Ceux-ci ont découvert
chez le blaireau une préférence pour les terrains bien drainés, fac'i1es
à creuser et ne présentant pas de risques d'éboulement.

Pourtant, en Belgique, nombre de terriers ont été trouvés
dans du sable (terrain très friable) ou des sols schjsteux (difficiles
à creuser) où les déblais sont parfois constitués de près de 50 % de
roches. Ceci montre que 1e blaireau possède une grande faculté d'adap-
tation aux types de sol rencontrés.

2 .1 .12. Plenles _lypisug§

En Angleterre, NEAL (1977) a constaté que certaines plantes
se rencontraient fréquemment aux alentours des terriers de blaireau.
I1 s'agit du sureau noir (Sambucus njgra) et de I'ortje (Urtica dioica),

ri§6es par TêîTéjections du blaireau. En-.-pi antes ni troph
Suisse, HAINARD
té des terriers

i I es favo
(1961) n'a que rarement rencontré ces plantes à proximi-

En Belgique, le sureau se rencontre autour de 50 % des ter-
riers et les orties de 27 % d'entre eux. Dans certaines régions (Pays
de Herve), 1e sureau est présent dans tous les cas : 1à, un épais mas-
sif de sureau présent dans un bois où nu11e part ailleurs i1 n'y a de
sous-bois indique presque toujours 1a présence d'un terrier.

2.t.t3. Qel:i!É_de_ygsg!s!ie!.

Celle-ci vu 1'époque de la visite (printemps), n'a pu être
quantifjée à cause de l'absence de feuillage et de végétation herbacée
Comme MOUCHES (1981) a montré que 1e blajreau marquait une préférence
pour 1a strate arbustive, nous n'avons pris en considération que 1a
strate s'ituée entre 0 et 3 m de hauteur susceptible de dissimuler le
terrier si elle est dense.

MOUCHES avajt montré une relatjon entre la densité de végéta-
tion, qu'il avait pu quantifier, et la distance entre le terr.ier ei
l'habitat humain. En Belgique, cette relation n,a pas été mise en évi-
dence par cette simple analyse. 0n peut seulement constater que 1es
terriers situés à plus de 1000 m des habjtations humaines sont dans des
bois très peu touffus.
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2 .t .14 . Ar!rc_gre!!Ê.

seuiement sept arbres grattés par 1e blaireau ont été rencon-
trés en Belgique. Le blaireau semble ne gratter que des feuillus.

La signification de ce comportement n,a pas été recherchée.

2. t -15. Iype_lq_yeselclie!.

MOUCHES (1981) ayant montré que 1e blaireau accordait plus
d'importance aux caractéristiques physiques de 1a végétation qu,àux
espèces qui 1a constituent, nous n'avons pas détermiié avec exactitude
toutes les plantes trouvées autour des terriers. Nous avons seulement
examinê 1e type généra1 de végétation. Il a été constaté, lorsqu;il
en a .l 

'occasion, que-1e .blaireau. préfère s'instal ler dans 
-des 

peupie-
ments caducifoljés (62 % des cas). Dans les régions où les conifbresdominent,'il colonise les pessières, mais son térr.ier aura des carac-téristiques différentes de ceux creusés dans des bois de feuillus (irèsproches de l'orée, é1oignês des habitations car le sous-bois esi tÈàp--faible pour le dissimuler, etc... ).

. 16' Iype-É9_psy:sse_q!!9qt_g u terrier

. Ce paramètre a été_mesuré par 1a méthode décrjte plus haut.Plusieurs points ont été analysés.

- Densité du réseau routier, exprimé par ie nombre de carrés où setrouve au moins un bout de route ou de chemin. En moyenne, de 30 à40 % des carrés sont traversés par des routes ou des èrremins. cettevaleur est assez constante partout dans le pays et ne dépend pas deia proximité de I'habitat humajn.

- Densité de I'habitat humain : en général toujours très faible. Moinsde 70 % des carrés sont occupés pàr des habiiat.ions. Dans le Brabantoù I'habitat humain est plus dispersé, les terriers sont presque tous
abandonnés mais i1 n'y a pas nécessairement une relation de câuse àeffet entre ces deux éléments.

- Vergers : 1a présence de vergers.à proximité du terrier n'est par re-
cherchée par 'le blajreau, ceux-ci étant toujours très proches desv'i1)ages- I1 préfère se dépracer et creuser un terriei temporairelors de la fructification.

?.1

Principaux types de végétation dans le domaine.
Le type de_paysage rencontré autour des terriers est très peu diffé-rent de celui de 1a région considérée: 1es vergers sont abondants
dans le pays de Herve où ra curture de fruits eit intensive, les co-nifères abondent en Ardenne, etc.
A la seule vue de cette conclusion, il est déjà possible de dire quele blaireau ne recherche_pas un type de paysage irès précis. Ir s,ac-
comode bien des caractéristiques de chaque-rC!ion.
un facteur reste constant : I'abondance des piair.ies dans tous les
domaines et ceci même pour des terriers situbs oani-aàs rcgions es-senti el I ement forest i ères .

0n peut aussi constater que, sj les bois de feuillus peuvent souventoccuper toute la surface du domaine, 1es pessières n'àn occupent que
rarement une grande partie. .p" ptus, pour une même surface occupéepar des feu'illus ou des pessières, les prairies seront plus abondan-tes dans le deuxième cas que dans le prem.ier, cec.i indépendamment de
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1 a région

on rti el I e.

L'analyse uni- ou bjdimensionnelle nous a permis de mettre en
év'idence quelques caractérjstiques des terpiers de blaireau et de leur
situation en Belgique, mais rarement une explication a pu être fournie
quant au choix du site.

Cette technique d'analyse reste insuffisante. Dans la nature,
tous les facteurs interag'issent. Il est nécessaire de les traiter tous
ensemble. 0n verra alors se confirmer les observations faites dans un
prem'ier temps, mais d'autres faits pourront être dégagés.

Nous avons donc fait appel à une analyse multidimensionnelle.
Ce type de tra'itement a déià été utilisé par djfférents auteurs pour
décrire les habitats des oiseaux (BL0NDEL et al., 1978) ou des micro-
mammifères (JANEAU, 1980 ; LIB0IS et al., 1982).

2 .2. Anal yse des !glt"g§,pen!3nt§!

?.?.1, Extractio ! -q9:-gr9: -Pri !9ipq!I

Les trois premiers axes extraits par 1'analyse représentent
respectivement 9 %,8,1 % et 5,7 % de la variabilitê totale des données.
Ces valeurs sont assez faibles mais ne présagent en rien de la valeur
de 1'ana1yse. L'interprétation des axes en sera seulement plus ardue
(BENZECRI et col I . , 1973) .

2.2.2. lnter

Plan des axes factorie (fis. 2 et 3)

La projection des terriers sur ces deux axes (fig.2) montre
qu'i1s se d'isposent grossièrement en croissant. Les terriers se rêpar-
tissent sur ce croissant en suivant un gradient exprimé par 1'axe 1.
Les variables qui constituent cet axe sont, par ordre d'importance,
l'altitude, 1a surface du domaine occupée par 1es conifères, 1a présen-
ce de sureau, la distance entre le terrier et les habitations humaines.
Les terriers s'itués aux extrémités de la courbe seront, par rapport à

ces varjables, 1es plus différents.

L'axe 2 sépare les terriers occupés (côté positif) des ter-
rjers abandonnês (côté négatif). Cet axe est aussi constitué par 1es
variables suivantes : surface occupée par 1es feujllus et les prair"ies,
type de végétation.

Cet ensemble de points peut être découpé en plus'ieurs groupes
ayant des caractér'istiques propres.

Le groupe I reprend tous les terrjers (sauf 1) provenant du
pays de Herve. Il se caractérisent par'l'abondance des vergers (AlJ3

cf code du tableau 1 et fig. 3), la présence d'ortie et de sureau (APl
et A01) et 1a proxim'ité de I'orée du bois (AJl).

Le groupe II est constituê par les terriers provenant du
Brabant et de la zone limoneuse. Deux terriers du Condroz et un de
Famenne, situês à la Iimite de ces deux zones naturelles, font aussi

Prels!ie!.

I s_1_et 2
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partie de ce groupe. Les domajnes de ces blaireaux sont pauvres en
cours d'eau (AEl) et les vergers y sont encore présents (Al,l2). Ces
terriers sont surtout exposês à l'ouest (AG4).

Le groupe III est celu'i des terriers de Famenne et du Condroz
Ils occupent une positjon intermédiaire entre ceux des groupes II et
IV.

Le grclupe IV est formê des terriers d'Ardenne et de Haute
{rdenne. Les terrjers du Nord de la Gaume, ainsi que 1es terriers du
Sud de la Famenne, en font aussi partie. Ce groupe est le plus impor-
tant. Presque tous les terriers occupés en font partie. Les habita-
tions humaines sont à une distance moyenne (AFz, AF3), 1e réseau hydro-
graphique dense (AD1, ADz, AE3, AE4). L'altitude est élevêe (AK3, AK4)

Le groupe V reprend les terriers provenant du Sud de la Gaume
L'Ardenne, le Brabant et la Famenne sont représentés chacun par un ter-
rier. Ce groupe est très différent des autres : le terrier est sur
terrain plat (AH3, AIl), loin de l'orée (AJ4) et dans d'immenses fu-
taies (AU1, AR4), lo'in de toute habitation humaine (AF4).

Les groupes ainsi formés correspondent grosso modo à une zone
naturelle préc'ise de Belgique. Ceci montre déjâ que les caractérjsti-
ques du site choisi par le blaireau ne diffèrent pas de celles de la
région où il est sjtué et que 1e milieu chojsi par 1e blaireau n'est
pas parei'l partout en Belgique.

L'examen des positions respectives de chaque variable permet
de découvrir les relations existant entre djfférents paramètres (fig.
3).

Les variables AA1 et AA2 (terriers occupés ou non) ont une
projection que l'influence humaine détermine dans une large mesure.
Ce n'est en effet pas parce que tous les terrjers d'une région sont
inoccupés que cette région n'est plus favorable au Blaireau. Celui-ci
peut 1'avoir abandonnée suite au gazage ou au déterrage. Mais, puisque
1e gazage s'est effectuê de manière systématique depuis plusieurs an-
nées au sud du sillon Sambre et Meuse, on peut considérer que seules
1es régions où les populations de bla'ireau ont toujours été faibles,
c'est-à-d'ire les régions les moins favorables, sont aujourd'huj sans
blaireaux.

La variable AB2 (cohabitation avec les renards) est assez
é1oignée de I'ensemble. Sa situation ne peut être expl iquée ici, pas
plusque celle de AB4 (blaireau seul dans 1e terrier). Par contre, le
lapin cohabite avec le blaireau (AB1) lorsque le terrier de ce dernier
est en l isière de bois (AJl).

AC2 (terrier réutilisé par les renards) est située dans le
nuage de points provenant de Gaume, région où le gazage systématique
des terriers s'est pratiqué de manière intensive, tuant un grand nombre
de blaireaux et libérant a'insi plusieurs terriers que 1es renards se
sont empressés de réoccuper. La variable AC4 (terrier sans occupant)
est rejetée. C'est 1e signe qu'un terrier reste rarement inoccupé.

Les variables AD et AE expriment, 1a première, 1a distance
entre le terrier et 1e premier point d'eau et, 1a seconde, 1a densité
du réseau hydrographique. Elles suivent une évolution plus ou moins
paral1èIe,'indiquant que ces deux facteurs sont liés, ce qui avait déjà
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été supposê lors du premier type d'ana1yse. La distance entre le ter-
rier et 1e premier cours d'eau dépend de la densitê du réseau hydrogra-
phique. Le blaireau ne recherche donc pas absolument la proximité de
I 'eau.

Nêanmojns, les variàbles AD4 (point d'eau à plus de 1000 m)

et AE1 (denslté de cours d'eau faible) sont é1oignées de l'ensemble des
points et proches de AA2 (terriers abandonnés). Les terr.iers é1oignés
de l'eau sont donc plus facilement abandonnés. La proximité de 1'eau,
même si elle ne paraît pas avoir été recherchée par le blaireau, cons-
titue un facteur favorable qui peut s'expf iquer en partie par 1a rjches-
se en al iments divers (lombrics, larves d''insectes, etc. ) des zones
humjdes. De p1us, l'observation d'un rapprochement entre AD1 (cours
d'eau à moins de 50 m) et de AI3 (terrier en pente forte) permet aussi
d'expliquer cette prrximité des ruisseaux et rivières par 1e fait que
les flancs de leur vallée offrent des terrains en pente où le blaireau
peut p1us facilen,:nt creuser son terrier.

La présence d'habitations humaines constitue un facteur im-
portant dans I'occupation des terriers. Bien que le bla'ireau puisse
s'en installer très près, il est rarement peu é1oignê (variable AF4

300 et 1000 mrej etée
des hab

En fait, il s'installe de préfêrence entre
tat'ions. L'examen des variables AT (surface du doma'ine occu ée

par 1es champs) et AU (surface occupée par 1es prairies) montre que ES

terriers é1oignés de plus de 1000 m des habitations huma'ines (AF4) sont
ceux où, dans leur domaine supposé, 1es prairies et 1es champs sont les
plus rares (AU1 et AT1). A i'opposé, AT4 (champs occupant une grande
surface) est proche de AFl (habitations humaines à moins de 300 m).
Mais la grande majorité des terriers occupés se projettent au voisinage
des points AT2, AT3 (champs relativement abondants), AU3, AU4 (prairies
abondantes), e11es-mêmes proches de AF2 et AF3 (habitations sjtuées
entre 300 et 1000 m). Il existe sans doute un équil'ibre entre l'at-
tra'it exercé par ces prairies et champs, terra.ins rjches en nourriture
mais rarement fort é1oignés des hab'itations, et 1a crainte de I'homme.

La présence d'ortjes et de sureaux aux alentours du terrier
(A01 et AP1) est l iée à 1a proximité de l'orée de la forêt (AJ1). La
varjable AP2 (absence d'ort'ies) est proche de AJ3 (terrier entre 50 et
250 m de 1'orée). Les variables A02 (pas de sureau) et AJ4 (orée à
plus de 1000 m) sont dans le même quadrant. Ceci pourrait expliquer
le fait que dans 1e Pays de Herve, tous les terriers examjnés étaient
entourés de sureaux. En effet, il y sont toujours proches de I'orée
de la forêt (6 m en moyenne). En Gaume, par contre, 18,75 7l seulement
des terriers sont entourés de sureaux et la distance moyenne entre le
terrier et I'orée y est 1a plus forte de Belgique : 777,5 n. Le rap-
prochement entre A02 (pas de sureau) et AN3 (densité de végétation fa'i-
b1e) est très net. 0n pourrait dès lors supposer qu'une densité de
végétation faible autour du terrier résulte en partie de l'absence de
sureaux et d'orties, absence due à l'éloignement de I'orée (AJ3). Les
variables opposées AP1, ANl (et ANZ), sans être très proches, sont dans
le même quadrant. 11 apparaît donc bien que les sureaux déterminent en
grande partie la densité de la végétation autour du terrier.

La liaison entre AX4 plus de 21 entrées) et AV1 (réseau rou-
es terrj ers 'importants, même s' i l s sontt'i er peu déve1op

proches des habi
pé) montre que
tations humajnes (AF2 et AF3), sont sjtués dans des

régions où les voies d'accès sont peu nombreuses. 0n ne constate
d'ailleurs aucune l iaison entre les variables "proximité des habita-
tions" (AF) et "densité du réseau routjer". Un terrier proche des

p

I
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habitations (AF1) n'est pas nécessairement entouré de nombreux chemins
(AV4 très é1oigné).

Plan_des_axes factoriels_1_et 3 (fig. a).

Nous ne reviendrons pas sur l,axe 1 qui a été interprété plushaut. L'axe 3 est formé, par ordre décroissant d'importance,'par 1àsvariables suivantes : réoccupation des terriers, cohàbitation, topo_graphie, altitude.

L'examen des positions des variables confirme les associations
découvertes sur les axes 1 et 2, quelques autres ont encore pu être mi-
ses en évidence.

liée à 1a présence de
à une orientation à
à lui est éioigné de

Conclusion Pq f!] el1e.

La présence de terrjers occupés est
terrains rjches en Iombrics (pra.irie: AU3) etl'est, I'ouest ou le sud. Le nord (AG1) qüant
l'ensemble et est peu favorable.

une évolution paralrère des variabres AF (distance entre leterrier et les habitations humaines) et AN (densite'ae vègetation) môn-tre ici encore que plus les terrieri sont pioches des haoitat.ions, mieuxils seront dissimulés.

Les terriers situés dans des grottes (AH4) sont rogiquementliés à la variable AX1 (moins de 5 entrées) et èont'ritrÈ, à une alti-tude comprise entre 150 et 300 m (AK2) coriespondant à celle où setrouvent des affleurements calca'ires dans notie pays. ce sont aussices terriers qui ne sont occupés que par des blairôaux (AB4), rà-.àr,u-bitation avec d'autres espèces n'étant possible qr" ii iâ-nombre d,en-trées est important.

Pour une fiême surface occupée par res feuiilus (ARZ) ou resconifères (AS2), 1es prairies sont pius nombreuses dans ie déuxième
cas (AU4 près de AS2) que dans le premier (AU2 proche ae ÀnZ;

L'analyse des correspondances nous a permis de conf.irmer cer-tlines observations effectuées lors de la premiô.e anatysÀ. Mais bon
nombre d'autres associations entre 2,3 ou 4 paramètres ont pu être
démontrées, et cec.i malgré 1e peu d,.informatiôn contenue dans Ies 3premiers axes (?2 %). cela eut été impossible à réaliser par un simple
examen des données ou même en ayant recours à quelques traitements sta-tistiques classiques.

-ce type d'analyse multidinrensionnelle est un outil de travailremarquable pour tous les écologistes, éthologistes, sysiématiciens,etc''., c'est-à-dire pour tous les travaux où-l'examen"simuttané de nom-breur paramètres est nécessaire.

3. DISCUSSION

L'hab'itat du blaireau a déjà fait l'objet de quelques travauxen Angleterre (NEAL, r97z ; KRUUK, iôza; et en Fiance 1üôucilÈ§, is8ii.
Toutefois, le nombre de paramètres pris en considération dansces études est toujours resté limitc,même dani le cas de M0ucHts qri -
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pourtant a utilise un programme semblable au nôtre.

Nous nous sommes donc efforcés, en part.icul.ier, de décrjre
pour 1a Belgique, l'hab'itat type dans lequel 1e blaireau jnstalle son
terrier, et en général, de compléter les observatjons fa.ites par ces
auteurs en utilisant un grand nombre de paramètres. Tous ceux qu.i ont
été choisis peuvent, après examen, se classer en 4 groupes :

- des facteurs essentiels, constants, se retrouvant partout en Belgique,
de même qu'en Angleterre ou en France ;- des facteurs variables, interagissant entre eux et influençant tou-
jours le choix du s'i te;

- des facteurs auxquels le blaireau reste indifférent et qui varient
en fonctjon de la zone géographique considérée;

- des facteurs étant en fait des conséquences de l'activitê du blaireau.

L'introduction de ce type de facteurs, n,.influençant en r.ien'le choix dlun site, ne semble pas avoir perturbé 1,ana1yse des corres-
pondances et a même permis d'expliquer certains phénomènes.

3. 1 . Descri pt ion des 4 qrou pes de paramètres

3' 1. 1. Çeteg!911:lrgse:-çgl:!s!!e§.

Le blaireau, animal fouisseur, recherche de préfêrence les
sols faciles à creuser et bien dra'inés. Lorsque ceux-ci font défaut,
i.l peut s'attaquer à de la terre mêlée de blocs de roche, mais profite
alors au maximum des grottes et des fissures dans les rochers. Les
terrains en pente sont préférés (1es déblais peuvent être plus facile-
ment dégagés). l4ais le premier facteur prime sur celui-ci. Dans les
régions où les sols meubles sont sur des terrains plats (cas en Gaume),
tous les terriers se trouvent dans cette s'ituation et les flancs des
vallées, trop roca'illeux, ne sont que rarement choisjs.

Tous les terriers principaux exam'inés en Belgique sont situés
sous un couvert végétal élevé, jamais dans des landes ou des prairies.
C'est aussi le cas en Tchécoslovaquie (ANDERA, 1979). par contre, en
Angleterre, 69 % seulement des terriers sont dans cette situation, 1es
autres se trouvent dans des landes, sous un couvert végétal faible et
p:u é1evé (NEAL, 1972). Mais l'attrait exercé par 1e couvert forestier
est particulièrement net dans ce pays où seulement 8 % du territoire
sont occupés par des forêts (KUMMERLY, 7967).

Le blaireau s'installe toujours à proximité immédiate d,un
endroit où i1 pourra récolter de la litière. NEAL (1977) considère que
la distance entre le terrier et cet endroit n,excède pas'100 m. Le
maximum trouvé en Belgique est de 70 m.

Deux terriers principaux sont toujours s.itués à une certaine
distance l'un de l'autre : 300 m en Angleterre dans une région à forte
densjté de blaireaux (KRUUK, 1978). rn aetgique où la deniité des ter-riers est devenue trop faible, nous n,avons pu 1a prêciser.

3.1 .2 jqsr:-irpsrlel!:, 
-nei :-ys riqqLq§ .

En France, les terriers de blaireaux sont de préférence s.i-
tués à proximité des cours d'eau (M0UCHES, 1981). L'eau en elle-même
n'intéresse probablement pas particulièrement l;animal car sa nourr.i-
ture do'it suffire à satjsfa'ire ses besojns physiologiques en eau (NEAL,

9!r: _!9!fec!
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L977). Sans doute est-jl plus attirê par la richesse en lombrics des
zones humides (M0UCHES, 1981) et par 1a topographie des vallées souvent
p'lus favorable à I'établissement aisé d'un terrier.

En Belg'ique, 1a préférence du blaireau pour des sites proches
des cours d'eau est sensible mais relativement peu marquée : I'animal
peut très bien établir ses quartiers dans des s'ites où 1es points d,eau
sont rares.

En rapprochanl son terrier des zones agricoles riches en nour-
rjture, le blaireau se rapproche aussj des habitations humaines. Mais
cette situation est susceptible d'amener de fréquents dérangements.
Le terrier doit être bien dissimulé. En France, MOUCHES (1981) a mon-
tré qu'il existait une relation entre la densité de végétation autour
du terrier et la distance séparant celui-ci des habitations humaines.

En Belqique, nous constatons que:
- une fajble densité de végétation autour du terrier est surtout due à

I'absence de sureaux ; une forte densité est généralement la consé-
quence de 1a présence de sureaux et d'orties ;

- ces plantes croissent surtout à proxim'i té du terrier lorsqu'.i .l est
situé en lisière ;

- la dens'ité de végétation est toujours plus forte à la lisière d,un
bois qu'à I 'intérieur de celuj-ci.

Il est peu probable que 1e blaireau puisse estimer la dis-
tance séparant son terrier des habitat'ions humaines et ainsj choisir
une densité de végétation adéquate. Il jnstalle plutôt son terrier
en fonction de différents facteurs tels que 1a proximité de la nourri-
ture, 1'exposition, etc... S'il est ensuite dérangé trop fréquemment,
il s'en jra ailleurs, tout en essayant de retrouver les mêmes condj-
tions favorables. Le dérangement peut être rédu'it si le terrier s'en-
toure peu à peu de végétation (sureaux et orties) suite à I'enrichisse-
ment du sol en matières azotées.

Des terriers proches des habjtations, seuls subs.istent donc
ceux qui ont ainsi vu croître un flideau de buissons. ceci peut expli-
quer 1e fait que, dans 1e pays de Herve, 1a majorité des terriers iont
situés en l'isière. Les habitations humaines étant en effet partout
très nombreuses, 1e blaireau préfère s'jnstaller là où 1a vêgétation
arbustive (sureaux, noisetiers, aubépines,... ) peut se déve1ôpper faci-
I ement.

Si le bla'ireau se rapproche parfois très fort de l,habitat
humain, il évite les zones où le réseau routier est dense. L,importan-
ce du terrier dépend directement de la densité de ce réseau. Les rou-
tes et les chem'ins constituent en effet des axes de pénétration pour
son principal ennem'i : I'homme, mais sont aussi une cause importante demortalité. .Rien qu'en trois ans, 442 blaireaux ont été tués par 1etrafic routier en Angleterre (JEFFERIES, 1975). Les lignes de chemin
de fer sont également très meurtrières (NEAL,'1917 ; ZEÉVAERT, comm.
pers. ) .

L'altitude ne limite pas de façon importante la répartition
du blaireau en Belgique. En suisse, nous connaissons des terriers si-
tués à près de 1600 m. Dans le caucase, le blaireau peut s'installerjusqu'à 4000 m (NEAL, 7977). Mais I'or.ientation du terrjer est .in_
fluencée,paf l'alt'itude : une or.ientatjon au sud est plus courante
lorsque I'altitude dépasse 400 m. Le régime des vents exerce auss.i une
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influence sur I'orientation du terrier (NEAL, l9l7).

Lorsqu'ils sont situés dans des bois de conifères, 1es ter-
riers sont de prêférence creusés en lisière, c'est-à-dire à proximité
d'une source de nourriture (champs ou prairies) et d'un lieu de récolte
de litière, deux conditions que 1a pauvreté du sous-bois des pessières
ne permettrait pas de remplir si le terrier était situé au milieu dubois. Dans les forêts de feui1lus, on peut par contre trouver des ter-riers très loin de 1'orée, la nourriture (vers de terre surtout) y
étant toujours abondante et le sous-bois pouvant fournir une bonne li-
tière (fougères, luzules, etc... ). Cette constatation a aussi été fai-
te en An§ieterre (NEAL, 7972). La pauvreté en ressources alimentaires
des plantations de con'ifères fait qu'e1 ies ne constituent jamais une
grande part du domaine vital du blaireau.

3.1.3. Quelques facteurs ne paraissent pas influencer le choix du blai-
. reaU. 0n peut citer parmi ceux-ci 1a présence de vergers. Le

blaireau en profite lorsqu''il le peut mais n'en rapproche pas son ter-rier (1es vergers sont toujours proches des vjllages), les fruits n'en-
trant que dans une faible proportion dans son rêgime'Éabituel.

3.1.4. Parmi tous 1es paramètres injtjalement choisis, certajns sont
en grande partie des conséquences de l'activité des blaireaux.

11 s'agit : du nombre de gueules,
de la cohabitation avec d'autres animaux,
de 1a présence d'arbres grattés,
de 1a prêsence de sureaux et d,orties.

4. CONCLUSION

En fonction de son mode de vie et de ses habitudes alimentai-res,1e blaireau a que'lques exigences prêcises: un sor iàrme, facire
à creuser, bien drainé, un site bjen dissimulé si nécessaire, proche
des terrains riches en lombrics... 11 apparaît que ces quelquàs con-ditions sont facilement remplies dans de hombreuses régions de Belgique.
Pour le reste, i1 s'adapte bien aux différentes conditions locales-eisait util iser au maxjmum toutes ies poss'ib.il ités du terra.in. son habi-tat varie donc fortement d'une rêgion à I'autre en fonction des carac-teristiques propres de la région.

L'aire de répartition ancienne était d'ailreurs très étendueq! B"lgique (RYELANDT.et a1., 1982). De nombreuses régions aujourd,hui
désertées par 1es blaireaux peuvent toujours satisfairë à ses éxigences,
l'abahdon n'étant en généra1 pas dû à dà légères modjficat.ions de"l,ha-'bitat. Il est presque certain que si tous lés piégeages, gazages, em_poisonnements et autres nuisances du genre s,airê[aiént-ei qué si l,ha-bitat actuel n'était plus modifié, 1ei effectjfs du blaireau pourraient
remonter à un niveau nettement supérieur au niveau actuel.

'I 'espèce
que 1 'ar
etc...).

Quel ques consei 1 s peuv
(en plus de mesures 1ég

rêt total et définitif d

ent être donnés pour 1a protection de
islatives à prendre au plus vjte telles
u gazage, 1a protection de 1 

,espèce,

- Limiter I'enrésinement surtout dans les fonds de vallées humides.- Maintenir un paysage rural diversifié. Dans des régions où les bois
sont rares' le blaireau peut s'installer dans aes pétits bosquets,
des larges haies, des bords de chem'ins creux couveits de brousa.illes
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Majs ces taches de végétation ligneuse perdues au mj'lieu des champs
tendent trop souvent à disparaître sous les effets du remembrement
agri co1 e.

- Arrêter le massacre des aubépines ordonné pour lutter contre le feu
bactérien (mêthode d'une efficacitê fort douteuse). Plusieurs ter-
riers sont en effet dissimulés au sein de massifs d'aubépines.
aisser Ies chemins campagnards tels qu'iIs sont. Leur asphaltage
rop couramment pratiqué, outre le charme qu'i1 fait perdre à nos cam-
agnes, crée des axes de pénêtration facilement empruntés par tous
es touristes et promeneurs, responsables de nombreux dérangements
es animaux de nos forêts.
réer des réserves là où subsistent des terriers isolés et menacés.
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