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ARTICLE ORIGINAL 

L'utilisation de l'espace par une population 
de Cerf élaphe ( Cervus elaphus) en forêt de 

Retz (Aisne - France)* 
par 

Vincent VIGNON ** 

INTRODUCTION 

En France , les effectifs de Cerf é laphe sont estimés à environ 40 000 individus 
(Boisaubert et al., 1988). La den sité des popu latio ns, les milieux et les surfaces qu'elles 
utili sent sont très variables. 

En Europe, l ' ana lyse de l'occupation spatio-tempore lle de leur habitat a été 
réali sée dans des env ironnements trè s variés : les Alpes suis ses et bavaroises 
(Blankenhorn et al., 1978, Georgi i 1980, Georg ii e t Schroeder, 1983) , dans les landes 
écossa ises (C lutton-Brock et al. , 1982), en Charente-Maritime (Mai zeret et Camby, 
1987), ou encore en Haute-Marne (Schaal, 1985) . Ces ana lyses ont généralement en 
commun le fait que l'étude des popu lations a é té réa li sée à partir d ' un échantillon 
d ' animaux marqués . 

Dans le prolongement de ces travau x, l 'objectif de cette étude est de présenter 
l ' évo lution de la distr ibution saisonnière de l ' ensembl e d ' une popu lation de cerfs 
(environ un millier d ' individus) utili sant 850 km2 de plai ne agrico le e t de boisement 
(ces derniers représentent 180 km2). 

PRESENTATION DE LA ZONE D'ETUDE 

Au Nord de Paris, une importante popu lation de cerfs est réparti e dan s ne uf 
forêts domania les é tendues su r le Va l d'Oise, ! ' Oise, la Seine et Marne et l ' Aisne . Ce 
son t le s mass ifs forestiers de Came ll es , Chantill y, Halatte , Ermenonvil le, Retz , 
Compiègne , Laigue, Ourscamps et Saint-Gobain dans lesque ls la popu lation de cerfs est 
fraction née en unités plus o u moins indépendantes. La figure n° l présente une partie 
de l ' ai re de répart ition des cerfs aux a lentours de la forêt de Retz. 

* Manuscrit reçu le 30.Vl l.1992; accepté le 18. ll.t 993. 
** Office de Génie Ecologique (O.G.E. ), 8, rue de Chaâ lis, F-77400 Thorigny-s ur-Marne, FRANCE. 
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La forêt domaniale de Retz, s ituée en limite Sud du département de l'Aisne, 
couvre 13 400 ha. La population de cerfs utili se un réseau de va llées boisées et de 
forêts pri vées totali sant une surface d 'env iron 18 000 ha. 

La forêt de Retz est large ment dominée par la hêtraie e n futaie équienne. 
Lorsque le Hêtre n 'est pas favorisé c ' est le plu s souven t la c hêna ie-charmaie qui 
s ' in sta ll e et localement, sur sable, la chêna ie sessilifl o re . Les plantations résineuses 
sont limitées. 

La forêt, étendue sur les plaines e t les reliefs, est très morcelée. Un réseau de 
va ll ées enca issées dans les ca lcaires lutétiens entaille le pl ateau agrico le. L'importance 
du morce ll ement de cette forêt a déterminé son cho ix. L'utilisation particuliè re de 
certains secteurs forestiers par les cerfs au cours de ! ' année suggè re un découpage du 
mass if en secteurs qui seront présentés lors de l ' étude de l ' utili sat ion de l 'espace par la 
population. 

PRESENTATION DE LA POPULATION 

L 'étude de cette popul ati on a é té réa li sée pendant un an à partir de l 'été 1986. 
L 'effectif, la sex-ratio et la structure d'âge des mâ les sont présentés. 

L'effectif et la sex-ratio 

En février 1987, un comptage par la méthode des approches et affûts combinés 
(C.T.G.R.E.F., 1976) réali sé conjointement par le C.E.M.A.G .R .E.F. (Di vis ion chasse 
de Nogen t sur Vernisson) et l 'O.N.F. de Villers-Cotterêts a fourni la va leur de 810 têtes 
( +/-10% ). Cela correspond à une densité de 4. 7 tê te s/ 100 ha (c 'est une valeur 
sa isonniè re minimale obtenue avant les na issances et après la sa ison de chasse). La 
sex-rati o estimée à partir des observations effectuées pendant le comptage montre un 
léger déséquilibre en faveur des femelles de l / l . l-l / 1,2 (Deni s 1987). 

La structure d'âge des mâles 

La répa rtiti o n des ce rfs mâles par classe d ' âge est es timée à partir d ' un 
échantillon de cerfs observés . Une identification indi viduell e et une estimation de ! ' âge 
de chacun d'eux ont é té réa li sées . 

L'identification des mâ les se fonde sur la conformation individue lle de le urs 
boi s : mal gré le urs ressembl ances dues aux nombre uses convergences de st ructure e t de 
forme , il est presque to ujours possible de retenir au moin s un c ritè re sûr de 
reconnai ssance individuelle. Cet exerc ice demande une certaine expérience , e n 
pa11iculier dans le cas des je unes cerfs dont les bois sont les moins différenc iés. 

Les premiers boi s d'un cerf se déve loppent à l'âge d ' un an , en quatre moi s 
environ , de mars à août. Les cerfs peuvent ê tre identifi és dès cet âge , ce sont les 
daguets. La période d'identification des cerfs coiffés (qui portent des bois) peut débuter 
à la fin des refaits (la repousse des bois) en juillet. Elle se termine à l ' époque de la 
perte des bois qui débute en février pour les cerfs les plus âgés. 
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L'estimation de l'âge des individus est simplifiée par l' usage de quatre classes 
d ' âge : 

- les daguets, cerfs d ' un an révo lu dont l' âge est fac il e à déterminer, 

- les cerfs de deux à quatre ans. La croi ssance sque lettique se terminant à 
quatre ou cinq ans, la di stincti on entre cette classe d 'âge et la sui vante est 
assez nette, 

- les cerfs de cinq à neuf ans, 

- les cerfs de di x ans et plus. 

La va lidité de la structure d 'âge obse rvée dépend de l' équiprobabilité des 
observati ons des individus que lque so it leur âge ou leur comportement. sans double 
comptage avec une estimati on juste de la c lasse cl 'âge . Le respect de ! 'ensemble de ces 
conditions est di fficile à vérifi er. 

La péri ode d' observati on la plus favorable débute au rut en se ptembre (période 
d' obse rvation des ce rfs les plus âgés) . Ell e peut s 'étendre jusqu 'au début de l' hi ver 
avant que les prélèvements réa li sés par la chasse ne modifi ent la structure d 'âge de la 
popul ation le plus souvent en fa veur des jeunes individus. De plus, la plupart des ce rfs 
adultes se diri gent , après le brame, vers la périphérie du mass if et deviennent de plus en 
plus diffi c il es à obse rver. La proporti on des jeunes cerfs obse rvés à donc tendance à 
augmenter au cours de la péri ode d'identification . 

Cent trente incli viclus ont été ainsi identifi és sur les 18 000 ha étudiés, so it 
environ la moiti é des cerfs coiffés présents en fin d ' hi ver (fig. n° 2). La structure d 'âge 
observée montre la faibl e proporti on de cerfs adultes (fig. n° 3). Un quart des cerfs 
mâles ont plus de 5 ans et environ 3% c1·entre eux ont plu de di x ans. 

Les identifications success ives de que lques cerfs retrouvés ont apporté des 
informations sur leurs déplacement s. Ces données se ront présentées au cours de 
! ' analyse de ! ' utilisation de ! 'espace par! 'ensemble de la populati on. 

L'UTILISATION DE L'ESPACE 

Les biches accompag nées de leurs jeunes et les ce rfs mâ les émanci pés 
présentent généra lement cieux types di stincts de di stribution, hautement va ri ables clans 
l' espace et clans le temps. Cette étude présente le cas parti culi er observé en fo rêt de 
Retz. 

La méthode 

Au cours de ! 'année , deux périodes se caractérisent par des répartiti ons très 
di ffé rentes de la populati on de ce rfs : l'hiver Uan vier-févri er) et l'été Uuin-juill et). Le 
temps du brame (septemb re-octobre) complète le cyc le annue l. Une représentation 
simplifi ée de la di stributi on sai sonnière peut s ' arti cul er autour de ces périodes 
particu I ières . 

Afin de sui vre l'évolution de l' utili sati on de l'espace par la population , une 
démarche naturali ste est entreprise. Elle s·o ri ente vers un di agnostic des activités des 
cerfs. Ce lui-ci repose essenti ell ement sur l'interprétati on des indices de présence de 
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Classes d'âge 

IV 
1 O ans et plus 

III 
5 à 9 ans 

II 
2 à 4 ans 

1 
1 an (daguet) 

1 

STRUCTURE D'AGE DES CERFS MALES 1 

en forêt de Retz . 

"' 0, 
'.<Il 
1:J 

"' i ,._ 
a 
{! 
~ 

---------''-------------~ i 

li L--------------------~ r.: 

Figure 3 130 cerfs identi fiés au cours de l'hiver 1986-1987 grâce à la conformation de 
leurs bois ont été regroupés selon leur âge dans quatre classes d'âge. 

!"es pèce observés à toutes éc he lles d 'espace et de te mps (l es obse rva ti ons directes 
cons titu ent des do nnées to ujo urs po nctue lles). Les informations sont co ll ec tées a u 
cours d ' itinéra ires parcouru s à pi ed. Ces itinéraires sont choi sis pour permettre une 
couverture complète de !" espace utili sé par la population à chaq ue sai son. La col lec te 
de ces do nn ées a re présenté 96 jo urnées de te rrain en un an. Le morce ll e ment 
important de la fo rêt dans la rég ion de Vill ers-Cotte rêts permet un découpage de 
!"espace en secte urs qui sont utili sés de façon particu lière par les cerfs a u cours de 
l'année. L ' objectif du d iagnostic de te rra in est d ' identifi er les modal ités d ' utili sati on 
des zones fore stières par la popu lat ion. Les différences dan s l' utili sa ti on des secte urs 
sont tout à fa it re marquables : zone des reg roupements hi vern aux de s feme ll es 
accompagnées de leurs jeunes, zone de li s ière particu lièrement utili sée en été, zones de 
reproduction. 
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Les résultats d . le Sud-Pi card. 
. . des cerfs ans . , 

. o 1 présente la di stribution . d la forêt de Ville rs-Cotte rets La fi gure n . . . des diffé rent s secte u, s e ' o 4 montre l ' ut1h sat1on La fïgure n , , 
en hi ver e t en e te. 
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En hi ver, la moitié de la popul ati on environ est regroupée sur le qu art de la 
surface forestière uti li sée pa r la populati on à cette époque de ! 'année , so it dans deux 
zones adj acentes, séparées par la RN.2 , au No rd et à l ' Est de Villers-Cotterêts. A 
1 ' opposé , au Sud-Ouest de la fo rêt (le bo is de Till e t d ·environ 1000 ha) , que lques 
individus seulement sont notés de temps à autre . Entre ces deux zones de la moitié sud 
du mass if, des situations de transition sont observées. La di stributi on des cerfs dans le 
Nord de la forêt est en parti e déte rminée par les dépl acements des individus qui 
fréquentent le massif fores tier de Compiègne très proche. 

En é té, les ce rfs sont mo ins fo resti e rs, les li siè res et les va llées boisées qui 
ce inturent la forêt sont les plus fréquentées . De cerfs sont observés jusqu ' à 20 km des 
bordures du mass if, dans des boi sement s de petite é tendu e (d ' une surface souve nt 
inféri eure à 100 ha), notamment vers le Sud et ! ' Est de la forêt dans des directions qui 
ne débouchent pas vers d 'autres mass ifs utili sés par des cerfs. 

La di stributi on hi verna le des femelles et de leurs jeunes est agrégati ve avec des 
regroupement s import ants très loca li sés (secteur de la Croix Bacquet à l' Est de Ville rs
Cotterêts). A la même époque les mâles ne montrent pas une te ll e réparti t ion. Il s 
utili sent davantage les zones pé riphériques du mass if. Cette tendance , loca lement 
renforcée en été, est traduit e par la proportion de cerfs mâles présente dans ces marges 
foresti ères. Ce lle-c i peut atte indre les troi s-quarts des individus (vallée de la Gri vett e et 
bois de Monti gny) . 

Au brame, les ce rfs sont plus nombreux dans les vallées boisées. Le tie rs de la 
population environ y est observé sur moins de 10% de la surface fo resti ère utili sée à 
cette époque. C 'est également dans ces va llées que sont observées les plus g randes 
fluctu ation s d 'e ffectif. Les biches et leurs jeunes viennent y passer l' été pour des 
raisons alimenta ires (cultures de bordures dans les va ll ées de la Sav iè res et de 
I ' Automne) . Les cerfs y sont présents jusqu ' au début de la sa ison de chasse, cette 
de rnière les décantonne dès la fin de la période du brame. 

DISCUSSION 

En forêt de Retz, la di stributi on sa isonnière des ce rfs est très contras tée. Les 
e rreurs d ' appréc iati on des mouve ment s de popul ati on sont diffi c il es à éva lue r. 
L ' observati on montre des vari ati ons sa isonni ères des effec tifs d'un facteur de 2 ou 3 
dans la moitié des secteurs. Le cas de la populati on présente en fo rêt de Retz constitue 
un exemple presqu e cari catural des déplacements des cerfs dans les fo rêts de pl aine . 
L ' importance de ces déplacements dans cette forêt est probablement déterminée par le 
morce llement du mass if, qui ne présente aucun point élo igné de plus d ' un kil omètre 
d ' une li sière. 

Les différences obse rvées entre les mâles et les feme lles dans ! ' utili sati on 
saisonnière de ! 'espace sont remarquables. Elles peuvent être liées à la dimens ion des 
domaines vitaux, aux zones d ' activité, au comportement soc ial des indi vidus. 

La mobilité des cerfs mâles adul tes et sub-adultes est connue par deux sources 
d ' informations. La première repose sur les identifi cati ons success ives de qu e lques 
indi vidus d ' après la conformati on de leurs bois, les photographi es réali sées ou enco re 
les bois trouvés à la péri ode de la mue (de fév ri e r à av ril ) . La seconde approche 
découle de l'analyse de la di stribution sa isonni ère. 
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Ces o bservati ons montrent les li aisons qui ex iste nt entre les diffé re ntes pa rti es 
du mass if e t les bo isements alento urs. C 'est à la période du brame que les cerfs mâ les 
se dép lacent le p lus. Les sui v is indi v idue ls donnent d ' emblée un e éche lle de ces 
déplacements (de l' ordre d ' une di zaine de kilomètres) . Les déplaceme nts sont observés 
entre toutes les parti es de la fo rêt e t sa péri phé ri e (fig. n° 5). Il s sont mo tivés par la 
recherche de nourriture e t de qui étude et par l' ac ti vité de reproduct ion. De ux périodes 
de dép lacement son t re marquables ava nt e t ap rès le rut : e ntre le 15 août e t 
le 10 septembre d ' une part e t de la fin du moi s d ' octobre au mo is de décembre d ' autre 
part . Une fidélité de certains mâl es à une place de brame à pu être observée ( le cas le 
plu s intéressant concerne un cerf connu pendant quatres années consécuti ves, rayonnant 
sur 15 km). Des observations de ce type ont pu être faites ailleurs. Un cerf des Hautes 
Fagnes en Be lg ique a é té ide ntifi é rég uli èreme nt pe ndant c inq ann ées conséc uti ves 
entres ses zones de brame et de refa it , distantes d 'environ vingt kil omètres (He rman et 
de Crombrugghe 1989). Les cerfs c ircul ent beaucoup à l' approche du rut. Les mâles se 
diri gent vers les va ll ées qui sont parti c uliè rement fréquen tées par les bi ches de juin à 
septembre ( la va ll ée de la Savières comprend les meille ures zones de brame) . 

Figure 5 
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LE SUIVI DES CERFS MALES 
données de : 
• robservation directe, 
• des photographies, 
• des mues trouvées, 
· des prélèvements par la chasse ... 
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Les secteurs de présence es ti va le des ce rfs mâles pe u fréquentés par les bi c hes 
sont a lors dé laissés par un grand nombre d 'entre eux (va llée de la Gri vette e t bo is de 
Mo nti gny au sud d u mass if). Un brame moins ac ti f s'y déroul e avec les que lques 
biches présentes. 

Les fe me ll es sembl e nt re la ti vement séde nta ires e n deho rs de dép lace me nts 
sa iso nni e rs obse rvés loca leme nt e ntre la fo rê t e t les zo nes de c ultures. Ces 
déplacements sont obse rvés sur des di stances inférie ures à 5 kil omètres . 

Ce faisceau d ' informat ions permet d'ap préc ier la diffé rence d ' éche ll e qu i 
caracté ri se I" utili sat ion de ! ' es pace par les mâ les e t par les fe me ll es, les premi ers 
utili sant des surfaces beaucoup plus impo rtantes. 

La figure n° 6 montre, sur la base des données du comptage de la populati on de 
fév ri er 1987 , l 'évolution du pourcentage de cerfs émancipés en fo nction de la densité 
loca le. La branche hyperbo lique qui se dess ine, se traduit dans la fo rêt, par une 
d ispersion re lati vement homogène des mâles qui s ' oppose à une répartition agrégati ve 
des femelles e t jeunes . Le phénomène est bien caractéri sé par le comportement soc ial 
des biches qui se rassemblent en grandes hardes dont les effecti fs ont atte int et même 
dépassé 60 à 80 tê tes en forêt de Retz. Les structures familiales rassemblent des biches 
adultes accom pagnées de le urs jeunes. En forêt de Re tz la loca li sati on de ces 
regroupemen ts hi vernaux (décem bre-févri er) est bien connue de puis de nombre uses 
années à 1 'Est de Villers-Cotterêts (secte ur de la C roi x Bacquet). Il s concerna ient en 
1986- 1987 de 200 à 300 indi vidus so it env iron le tiers de la population sur 15% de la 
surface du mass if domania l. Dans cette zone la proportion des cerfs d 'au mo ins un an 
est la plus fa ible, de l 'ordre de 10 à 20%. 

L 'enseignement apporté par ! 'observa tion des cerfs en fo rêt de Vill ers-Cotte rêts 
peut s'articul er autour de que lques po ints: 

La géogra phie du mass if fo resti er e t la positi o n des fo rêts e t bo isements 
vo isins qui constitue un cadre pour ana lyse r l' o rgani sation spati a le des ce rfs 
à p lusie urs éc he ll es , dep ui s les re lat ions qui ex istent e ntre les populati ons 
conti guës de Picard ie jusqu 'au fo ncti onnement des noyaux de populati on en 
fo rêt de Retz (fi gure 1 ). 

La très grande mo bilité des indi vidus qui utili sent la rgeme nt les li s iè res 
fo restières po ur leur a limentati on. L ' im portance des dégâts agri co les pen
dant les années 1985- 1987 a été jugulé par un pl an de chasse de réd ucti on 
me né sur deux années. La population a é té réduite de mo itié d 'après les 
comptages réali sés: 8 10 indi v idus en 1987 (Denis 1987), 370 indi vid us en 
1989 (Deni s 1989). 

Les répartitions hi vernale et estivale très contrastées de la population. E lles 
réali sent un compromis entre la répartition des ressources alimenta ires, les 
poss ibilités de refu ge en forêt e t l'organi sation soc iale de la populat ion. 

L 'écoétho log ie com parée des populations de cerfs constitue une étape ultérieure 
à ce type d'analyse. Deux sujets sont à déve lopper : 

- le cadre spati a l : biogéographie, fo rme des mass ifs fo resti ers, re lief, type de 
milieux, anth ropisation, continuités entre les espaces utili sables par ! 'espèce 
à ! ' éche ll e rég ionale. li conviendra d'étudie r les potenti alités écolog iques e t 
les contra intes d 'environnement avant d'ana lyser l' utili sa tion de l'espace. 
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l 'orga ni sation spati a le des noya ux de popul at io n : e ll e représente , à un 
m o m e nt donn é , un e répo nse fo nc tionn e ll e de la pop ul a tion à so n 
en vironnement. L 'ana lyse comparée du fon ctionne me nt des population s 
do it dégager les princ ipes d ' o rgani sation e t d 'évo luti o n de s noya ux : 
hi sto ire , durée de v ie, démog raphi e, type de di stribution , dé placement. 
fu s ion , sci ss ion . 
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