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SYNTHESE

Le castor :

1. définition des caractéristiques de
son habitat en Europe

par
Thierry BACUETTE'

ABSTRACT : The beaver
valleys ?

a tool of natural management for belgian's

While in the majority of our European neighbours the beaver has been
reintroduced, any operation of this kind has been considered in Belgium.

However, it clearly appears that ditl-erent semi-natural surroundings could
accomodate the beaver who could play an important role in natural management
there.

That's why, after having recall some generalities about the species, we
will consider the diffèrent aspects of the relation <. beaver-environnement ,>

(relation with vegetation, constructions, << key-stone species »).
Finally, the possibility to use beaver as a tool of natural managenlent will

be discussed in a next paper (Bacusrrr, 1995 in press).

nÉsunnÉ

Alors que chez la plupart de nos voisins européens, le castclr a été réintro-
duit, aucune opération de ce genre n'a vu le jour en Belgique.

Toutefois, il apparaît clairement que différents milieux semi-naturels
pourraient accueillir le castor et, surtout, que ce dernier pourrait y jouer un rôle
important de gestion.

C'est dans cette optique que nous envisagerons successivement les diftb-
rents aspects de la relation << castor-environnement » (relation avec la végéta-
tion, les constructions, espèce « clé de voûte »), non sans avoir auparavant rap-
pelé quelques généralités sur I'espèce.

Enfin, la possibilité d'utiliser le castor comme instrument de gestion natu-
relle sera débattue dans un prochain article (Ba.cuerrE, 1995 à paraître).

I Manuscrit reçu le 7 novembre 1994 ; accepté le 23 décembre 1994.
2 Licencié en Scienccs Zoologiques ( 1992)

Maître en Sciences Naturelles Appliquées et Ecotlévcloppement ( 1994)
Adresse privée : Rue Vieillc, 22,8-4032 CHENEE, Belgique.
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lntroduction générale

En 1976, Guy ScHvrrz proposait, au terme de ses études d'ingénieur
agronome, un mémoire consacré à la biologie du castor européen (Castor fiber
L. 1758) et l'étude des possibilités de sa réintroduction en Belgique.

Un an plus tard, ce travail débouche sur une « Table ronde » ayant pour
thème : << Le castor en Belgique : mythe ou réalité ».

La conclusion en fut : « La réintroduction du castor n'est certes pas indis-
pensable, mais celle-ci ne pourrait se justifier semble-t-il, que dans des réserves
naturelles intégrales sous surveillance et maîtrise sufflsante du milieu reposant
sur des bases scientifiques et sous la responsabilité d'un personnel qualifié établi
sur place >>.

Aujourd'hui cependant, contrairement à ce qui s'est passé chez nos voi-
sins (France, Allemagne et, plus récemment, Pays-Bas), aucun projet de réintro-
duction de I'espèce n'a vu le jour en Belgique. Il faut dire que certains milieux
naturalistes sont fàrouchement opposés à toute idée de réintroduction ou à toute
tentative de restauration de milieux qui ne t-erait pas appel à I'utilisation exclu-
sive d'anciennes pratiques agro-pastorales ou à des modes de gestion qui rappel-
lent ces dernières. C'est tout récemment, fàce à des nécessités de plus en plus
criantes que, dans notre pays, certains gestionnaires de réserves ont accepté
d'introduire des races anciennes de bétail (Highland ou Gallowtty (.ottle, pone\),t
Fjord) pour entretenir des prairies humides. Toutefbis, I'idée de se faire aider
par une espèce sauvage n'a, apparemment, pas encore percé malgré l'expérience
accumulée à I'étranger sur le sujet.

C'est pourquoi, il nous a semblé tout particulièrement important de réali-
ser cette synthèse bibliographique en mettant I'accent sur les différents aspects
de la relation <( castor - environnement >> afin de pouvoir ainsi démontrer que ce
rongeur pourrait être une des espèces « gestionnaires » de nos milieux naturels.

--=-----j*-L--

Chez le castor, lors de la nagc en surface, le haut du dos et de la tête émergent.
(Dessin A.-M. MAssrN).
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LE CASTOR

Le castor : généralités

Fiche signal
Selon Enoun (

étique
l9ti2), VenoN (1991)

Classe :

Ordre :

Famille:
Groupe:
Poids :

Longueur du corps :

Longueur de la queue

Pelage :

Pattes antérieures :

Pattes postérieures

La queue :

Formule dentaire :

Régime alimentaire :

Longévité :

Activité :

mammifères

rongeurs

castoridés

sciuromorphes

de 20 kg en moyenne à 35 kg maximum

90 à 130 cm

2là38cm
dense ( 12000 à 23000 poils / cm2)
composé de jarre et de bourre
mar-ron brillant à brun jaunâtre sur la partie
supérieure du corps ; plus clair sur le ventre et
les flancs

courtes
le premier doigt est réduit et possède un ongle
courbe servant lors du toilettage ;les autres doigts
sont munis d'ongles forts et recourbés

puissantes
les pieds sont palmés
les deux premiers orteils sont grêles et fbnt office
de peigne pour l'entretien du pelage

- 
section circulaire, couverte de poils dans

sa partie basale ;

- aplatie dorso-ventralement dans sa région
distale :

- 
couverte d'écailles t hexagonales, juxtaposées

et non imbriquées dans sa partie <( nue >)

(Gnassr,1955)

1013 / l0t3
les 4 incisives fortes, taillées en biseau et de cou-
leur orangée connaissent une croissance continue

essentiellement végétarien

7-8 ans en moyenne
15 à 20 ans maximum dans le milieu naturel

essentiellement nocturne
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T. BACUETTE

Systématique

D'une manière générale, la littérature distingue le castor européen du cas-
tor canadien. Toutefois, la systématique du genre apparaît encore discutée.

Ainsi, GnassE (195-5) admet la subdivision du genre en 4 espèces tandis
que FRevr in EnovE (1982) atrrme après l'étude craniométrique cles lbrmes
.fiber et cctnadensis que la totalité des fbrmes actuelles appartienÀent à la même
espèce (Cctstor.t'iber) qui se subdiviserait en l0 sous-espèces.

Toutefois, en l9'73, Lavnov et ORLov (in Enonar, 1982) établissenr une
indépendance spécifique nette entre les deux souches : Cctstor fiber possède
2 n = 48 chromosomes tandis que Castor canadensis n'en a que 2 n = 4O.

outre cette dif-férence caryotypique, de faibles dissemblances morpholo-
giques, ostéologiques et physiologiques entre les deux espèces ont été mises en
évidence (Rooe, 1934; VEnoN, 199 1 ; DoeoszrNs«e & Zunows«r, 1983).

Répartition géographique

I'aire de répartition des castoridae s'inscrit dans la zone holarctique,
approximativement entre lsr {Qème et 65ènre parallèles.

En Europe, le castor, très commun autrefois dans de nombreux bassins
hydrographiques du Nord de l'Eurasie et de I'Amérique, fut exploité par
I'hclmme pour ses « produits >> : fburrure, castoréum et testicules poui leurs ,rer-
tus pharmaceutiques, chair.

cette constante pression anthropique déclencha un processus de raréfac-
tion de I'espèce dans I'ensemble de son aire de répartition dès le Moyen-Age.

Désormais, la continuité de l'aire de I'espèce est rompue par une pression
humaine permanente, omniprésente et multiple dans ses fbrmes, moyens et
motivationl;. Lc rongeur ne subsi:;te que <ians des; zones relati.,,ement isr--lées.
Seule l'action concomitante de mesures de protection eflicaces et cle «liverses
tentatives de réintroduction bien conduites pcrmet peu à peu un désenclavement.

La réintroduction du castor en Europe

Depuis le début des années 1950, de nombreux pays d'Europe entrepri-
rent des campagnes de réintroduction du castor (B,rcuerre, 1994). Tel en fut
notamment le cas pour Ia Suisse (BleNcuer, l9j7 ;DorrxeNs. 196-5), la France
(Rour-aNo, 1990), I'Allemagne (Scnnarrz, 1976; VenoN, 199 I ; Nor_sr, 1993),
la Pologne (LavsuNo, 1989), les Pays-Bas (Nor_er & Hogrsrna 1990, Nor_er &
KeprpyN, 1992),la Lituanie (PalroNaNe, 1965), I'ex-URSS (ZHenrov &
So«olov, 1967), la Norvège (Lavsuruo, 1983. MvneERGEr, 1961), la Suède
(LavsuNo, 1989 ;Cunny-LrN»Hnr-, 1967). et la Finlande (Lauu & HelutNEN,
1974; LavsuNp, 1989).

En Belgiqr"re, aucune opération de ce type n'a encore vu le jour.
Tor,rtefois, en 1990. un castor a été vu et filmé sur la Roer à hauteur de
Klichelscheid dans les Hautes-Fagnes. Ceci correspondrait à la première
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LE CASTOR

apparition du castor en Belgique dcpuis le siècle passé (Hutrspn & NolEr.
l99l). Cette observation ne doit cependant pas être extraite de son contexte, à
savoir la réintro«Juction de castors de I'Elbe dans I'Eif-el proche.
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T. BACUETTE

Comportement social et communication

Comme la plupart des mammitères nocturnes, les castors ont un monde
sensoriel essentiellement oll'actif. Une attention toute particulière est donc
apportée aux odeurs dans tous les secteurs de leur activité : alimentation, dépla-
cements, communication,... Le signal olfàctif apporte de nombreuses intbrma-
tions sur l'identification de I'individu ; son sexe. son âge, son groupe social,
l'étendue de son domaine, son état physiologique, et même sa motivation à agir.
Ainsi, chaque animal connaît individuellement I'odeur de la famille, et sait en
retrouver les mcmbres à Ia trace (d'après RrcHnn», 1971).

Dans ce cadre, deux types de produits semblent jouer un rôle important :

le castoréum et les sécrétions des glandes anales. En eft-et, chaque famille
occupe un site individuel et défini dont les limites sont indiquées par des
<< buttes à castoréum », sortes de petits monticules de sédiment sur lesquels le
castor vient régulièrement déposer ses sécrétions. Ces buttes sont essentielle-
ment situées en des endroits « stratégiques » tels que la conf'luence de deux
cours d'eau, I'extrémité d'un sentier, I'entrée d'un canal,... (Br-eNcHrt, 1971 ;
Rrcseno, 197 I ).

La fréquence des dépôts le long d'un cours d'eau habité par I'espèce est
très variable et semble s'accroître de décembre à mai (Bor-r-TNGER er al., 198-?).

L'ensemble de cette communication complexe permet aux castors de pos-
séder un système social territorial unique chez les rongeurs. Comme toute
espèce pour qui il est vital de posséder. et donc de défendre, un territoire, le cas-
tor est d'un tempérament agressif. Les rapports entre adultes sont toujours
empreints d'une certaine méfiance, qui témoigne d'une agressivité latente, seu-
lement tenue dans Ies limites compatibles avec la société grâce aux comporte-
ments de contact et d'apaisement (RrcHARD, 191 1).

Ainsi, la violation des territoires entraîne des réponses vigoureuses qui
résultent en un rétablissement des marques ou, plus dramatiquement, en un coup
d'incisives de part et d'autre de la colonne vertébrale (Burrvcuer, I 977).

Les relations entre castors d'un même groupe tàmilial marquent, en outre,
une grande réserve. Les adultes cherchent peu le contact des autres, et encore
moins Ieur collaboration, du moins pendant les phases d'activité (Rrcuano,
197 1). D'autre part, la fréquence globale des interactions diminue de manière
inversement proportionnelle à l'âge : les jeunes ont la plus grande fréquence
d'interactions et initient plr-rs d'interactions qu'ils n'en reçoivent, à l'inverse des
adultes (BusuEn, 1983)

Les interactions dominant-dominé sont rarement observées au sein
d'une même classe d'âge. Par contre, celles-ci sont nombreuses entre des classes
d'âge diflérentes ; les plus vieux dominant toujours lcs plus jeunes (HoocoN &
LansoN, 1973 ; BusHen, I983).

362



LE CASTOR

Cycle de vie

Une société de castors se compose de plusieurs familles juxtaposées.
Celles-ci se composent d'un couple d'adultes et de leurs jeunes provenant de la
dernière portée et, parfois, de l'avant-dernière.

Seuls les adultes se reproduisent. La puberté est atteinte à 1'âge de 3 ans

et la procréation est possible jusqu'à l'âge de 16 ans environ (SBB, 1983).
Néanmoins, une diminution de la fécondité est observée à partir de 9 ans
(DoeoszvNsra & Zunowsrl, 1983). L'accouplement s'effèctue de décembre à

mars avec un pic d'intensité entre la deuxième et la troisième décade de janvier
(DonoszvNsKA & ZuRowsrr, 1983). La mise bas a lieu 105 à 107 jours plus
tard (DoeoszyNSKA & Zunowsrr, 1983). Les portées sont de 1 à 6 jeunes avec
une moyenne de 2,7 jeunes / portée (DoeoszvNsre & Zunowsrl, 1983 ;

sBB, 1983).

A la naissance, les jeunes pèsent de 450 à 750 g (VEnoN, 1991)' Ils reste-
ront 4 à 6 semaines dans le gîte auprès de leur mère et seront allaités durant 3

mois. Ils commencent néanmoins à manger des végétaux dès la deuxième
semaine (HopcoN & LeNcta, 1983 ; SBB, 1983).

Durant les premières heures de la vie, mâles et juvéniles fournissent, avec
la mère, chaleur et protection aux nouveau-nés (Pa,reNau»e, 1983). Pendant les
4 à 5 premières semaines, ils aideront aux soins.

Les jeunes quittent le gîte familial, pour la première fois, vers la
deuxième semaine. Leurs activités sont alors confinées autour du logement et
leurs sorties ne s'effectuent qu'en compagnie d'un autre membre du clan
(HoocoN & LnNcta, 1983 ; PareNartoe, 1983).

Les tout jeunes castors ne coupent jamais les baguettes ou les bâtons
qu'ils écorcent. Ce sont les adultes qui leurpréparent et, au début, leur apportent
là nourriture. Ce n'est que vers le 6èIne ou 8ème mois qu'ils commenceront à cou-
per leurs propres baguettes, et vers la deuxième année qu'ils abattront leur pre-
mier arbre (BleNcHer, 1977).

Les jeunes restent avec la famille jusqu'à ce qu'ils atteignent 21 à

22 mois, âge auquel ils s'en vont. Ce comportement assure la dispersion de
I'espèce et ôbl:ige le jeune à vivre une période d'erratisme au cours de laquelle il
cheiche à coloniser un territoire qui lui sera propre. Pendant cette phase, de
grandes distances peuvent être parcourues (jusqu'à 40 km selon
BleNcurr,1977).
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La relation castor-végétation

lntroduction

L'impact du castor sur la végétation est facilement décelable et ren«i, par
conséquent, l'espèce très vulnérable. En fait, cette activité correspond à une
double nécessité, biologique et fbnctionnelle.

Biologique : strictement végétarien, le castor recherche sa subsistance
auprès de différents végétaux riverains.

Fonctionnelle : pour la construction de ses éventuels barrages et certains
de ses gîtes.

Essences ligneuses

Aspect qualitatif

Sélectivité du castor vis-à-vis des espèces

Deux périodes distinctes sont à considérer dans le régime alimentaire du

T. I]ACUETTE

castor

- 
la période estivale durant laquelle les feuilles, les houppiers des branches
sectionnées et les plantes herbacées sont disponibles et représentent
l'essentiel de I'alimentation du castor. Ainsi, d'après les «lifférents
tableaux d'inventaire trouvés dans la littérature, quelque 49 familles et
I 10 espèces herbacées différentes sont appétentes pour le castor
(Bacurrre. 1 994).

- 
la période hi.,'erna!e. q'-ra.nd !'ér-'orce d'rrn nombre restreint cl'espèces
ligneuses devient la seule ressource nutritive. Le spectre alimentaire se
rétrécit considérablement, ce qui confère aux ressources hivernales un
rôle limitant. c'est la disponibilité alin'rentaire résiduelle durant cette
période qui conditionne, en fàit, les possibilités réelles d'occr.rpation d'un
secteur (ERoME & Bnovrn, 1984).

Dès lors, il est intéressant «l'examiner la fbnction des essences ligneuses
les plus courantes sous nos latitudes (d'après Elolre & Bnoven, 1984).

Famille des salicacées (les saules et les peupliers)

Elle fbrme l'essentiel de I'alimentation des castors dans I'ensemble c1e
leur aire de distribution.

Genre Populus (les peupliers)
E,n Eurasie tout commc en Amérique du nord, ce genre semble être le
plus tiéquemmcnt consommé.
Nonrucorr (197 l) souligne à ce propos que le peuplier tren-rble (populus
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LE CASTOR

tremuloldes) est, de loin, l'espèce préférée au Canada.
En France, BleNcur,r (1971) a pu montrer une attirance plus grande pour
le peuplier blanc (Populus albo) que pour le peuplier noir (Populus nigra)

-âir Enopte n'a pu, au cours de son travail (1982)' c()nstater cette atti-
rance. MtcolLEr-BAYARD (19S3) a, quant à elle, relevé I'attirance inverse
«Jans la vallée du Drac.

Genre Sa/lr (les saules)
Ce genre est généralement cité au deuxième rang' derrière Poltulus, dans
I' ordre des préférences alimentaires.
En définitive, il semble que c'est sur les salicacées, et sur elles seules,
que repose I'alimentation hivernale de Ca'vlor J'iber. Lorsqu'elles fbnt
défauti-,u que leur densité est faible. la fréquentation des castors n'est que
provisoire et limitée à des cas d'eratisme.

Famille des bétulacées

Genre Betula (les bouleaux)
Dans les contrées nordiqucs, il est consicléré comme I'un des genres clés
pour l'alimentation du castor. Lrtrsque les salicacées se rarétient, Berulu
èst abon<lamment consommé et peut même représenter une part impor-
tante clu régime alimentaire. Il peut être considéré comme une véritable
essence de substitution pert'nettant l'établissement du castclr en des
régions où les salicacées sont peu fréquentes.

Genre Alnus (les aulnes)
Dans la vallée du Rhône, I'aulne glutineux (Alnus glutinosa) agit comme
espèce d'appoint principale mais durant la période estivale uniquement.
En efï'et, si ses feuilles sont largement appréciées, son écorçage reste
exceptionnel.
Indépendamment de son utilisation alimentaire, il est couramment inven-
torié comme matériau de construction sur les terriers-huttes.
Au Canada, NonrHcorr (197 1) décrit d'ailleLlrs ce genre comme le plus
utilisé pour les constructions.
Dans lir vallée 6u Drerc, cependant. les coupes sur l'aulne blanc (Alttus
irtcttnct), pourtant très préser.rt, ou sur I'aulne glutineux (Altttrs glu_tino.sa)

n' ont praiiquement jamais été constatées ( M Icoller-B,+vano, I 9t33).

Famille des corylacées

Genre Corylus (noisetier-coudrier)
Jamais en densité très importante, cette essence de complémentarité n'est
pas négligée. Elle ne représente toutefois sur le plan quantitatif qu'un
àpport -ineur en raison de sa faible potentialité (Z abattus entre 2 et
6 cm).
BlaNcHe,r (1971) la classe cependant dans la liste des essences consom-
mées en priorité dans la vallée du Rhône.

Genre Carpinus (le charme)
Ce genre entre rarement dans la liste des espèces consommées par le cas-
tor. Scuvtrz (1916) le cite néanmclins comme étant l'essence du plus haut
degré d'utilisation dans le domaine du Der (Haute-Marne).
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Famille des acéracées (les érables)

En Europe, il apparaît que le genre Acer est assez rarement touché.

Famille des pinacées

Genre Abies (les sapins)
Ce genre est peu ou exceptionnellement consommé (Br-eNcner, 1977).

Genre Picea (les épicéas)
BI-eNcuer (1977) et d'autres le considèrent comme normalement
délaissé.

Genre Prn zs (les pins)
L'utilisation de ce genre est beaucoup plus discutée. Selon certains
auteurs tels que GrNcnas (1967) ou Hall (1960), tous deux in EnoNre &
Bnoypn (1984), ce genre n'est utilisé que pour la construction et est, dans
l'ensemble, peu touché. En revanche, pour d'autres tels que JeNrcrNs
(1979 tn EnoMe & Bnoysn, 1984), cette essence peut faire partie des
10 genres les plus utilisés par Castor.fiber.

Famille des oléacées

Genre Fraxinus (les frênes)
Véritable essence d'appoint.

Famille des fagacées

Genre Castanea (les châtaigniers)
Espèce occasionnelle (Br-aNcuer, 1977).

Genre Quercus (les chênes)
Genre délaissé ou, tout au plus, rarement coupé.

Genre h'agus (ies hêtres.)
Essence pouvant faire I'objet de coupes occasionnelles
(Br-aNcnrr, 1977).

Famille des tiliacées (les tilleuls)
Scuutrz (1976) cite le tilleul comme très utilisé dans le domaine du Der

Famille des rosacées

Espèces sauvages :

Genre Prunus (les prunelliers)
Ce genre n'intervient pas dans le régime alimentaire du castor.

Genre Sorbus (les sorbiers)
Particulièrement apprécié par Castor .fiber dans certains secteurs, il peut
faire partie des espèces les plus consommées (Enoue & Bnoyen, 1984 ;
HpnnrN, comm. pers.).
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Espèces domestiques :

Il est indéniable que les arbres fruitiers sont appréciés par les castors. Ils
font partie intégrante des espèces consommables et consommées par le rongeur
maiit'impacr auquel ils sont soumis dépend du profil Yégétal du milieu
riverain :

- 
si la ripisylve existe encore, et si les salicacées ou les essences de substi-
tution-forment une bordure végétale suffisamment dense et large, les
nécessités alimentaires du castor sont satisfaites et, par conséquent, les
.. fruitiers >> seront épargnés.

- si cette condition n'est pas remplie, les dégâts occasionnés peuvent deve-
nir importants. Pour éviter les désagréments de cette consommation, des

mesurès de protection peuvent être prises (Bacuerrn, 1994).

lncidence de l'é!oignement des arbres

L'activité du castor se manifeste sur une bande étroite de végétation rive-
raine, variable en fonction des conditions locales. Elle est toujours très pronon-
cée sur les premiers mètres de la berge. A I'intérieur de la bande rivulaire de
végétation, ia consommation des espèces semble être assez bien corrélée à leurs
disponibilités (Enolle & nnovan, 1984)

lncidence de la pente et de la granulométrie des berges

E«oruE (1982) a pu démontrer que cette incidence est négligeable.

lncidence du diamètre des arbres

Les arbres abattus par les castors ont, d'une manière générale, un dia-
mètre relativement faible.

BI-a.NcHsr (1917) cite une section moyenne des arbres exploités ne
dépassant pas 3 à 5 cm. Ces résultats sont en accord avec Ia majorité des travaux
efTectués par ailleurs.

Enôue io982) a montré une préférence manifeste pour les salicacées dont
le diamètre est inférieur à 8 cm et, plus particulièrement, pour ceux compris
entre2et4cm.

MrcoLler-BAYARD (1983), pour sa part, remarque que toutes les coupes
observées dans la vallée du Drac, se situent entre 0,5 et 8 cm avec une moyenne
de 5 cm pour les saules.

En outre, pour la plupart des genres, le castor coupe relativement moins
de grands arbrei et plus de petits lorsqu'ils sont éloignés du cours d'eau
(JnNruNs, 1980).

Hauteur de la couPe

La hauteur de la coupe peut varier du ras du sol à I m 30 avec une
moyenne de 40 cm. Ceci indique bien que le castor effectue ses coupes dans la
position assise mais aussi dans la position de marche (Mtcoller-Bevano,
1983).
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Technique d'abattage (d,après BLANCuer, 1977) (photo 1)

Lc castor rr.ronte généralement à terre pour couper son bois, mais il lui
arrive aussi de sectionner une branche à la nage quand celle-ci s'avance à bonne
hetuteur au-dessus de I'eau.

Ayant choisi un arbre. le castor entanle sa base, campé, le plus générale-
ment, sur les pieds et la queuc, les rnains appuyées sur le tronc et la tête tournée
à angle droit afin que I'incision des dents soit perpendiculaire à la tige. Les inci-
sives supérieures sont crochées dans le bois et le castor prend appui sur elles ;
les inférieures travaillent seules par un mouvement lent et puissairt de la mandi-
bule. Il coupe ainsi toute la circonférence du tronc, jr"rsqu'à ce que I'entaiile
prenne l'aspect de deux cônes opposés par le sommet.

Photo l. Lcs arbres de diamètre consécluent sont attaqués en position debout par le c.rstor et,
rongés en tournant tout autour, ce qui donne au tronc coupé un profil caractéristique <le crayon
taillé (photo C. Kr--rn-r:N).
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L'animal ne sait pas orienter lui-même la chute de I'arbre et il arrive que

le castor meure écrasé après un long travail. Généralement, cependant, le castor

abandonne l'arbre prêt à tomber et laisse au vent le soin de le faire chuter.

A côté de ces lieux d'abattage, on trouve les lieux de consommation
appelés o réfectoires ». Il s'agit en fàit de plates-formes immergées, peu pro-
tô.ra"s, de 3 à 4 m2, encombrées de branches tiaîches et écorcées. C'est là que le

castor iransporte habituellement la nourriture pour la consommer' Il y est plus en

sécurité que sur les lieux d'abattage.

Cepen«lant, si les berges sont abruptes, le castor se résoudra à manger à

terre, à pioximité immédiaie de I'eau. Quant aux troncs et grosses branches
intranspoftables, il les écorce sur les lieux même d'abattage'

Les provisions hivernales

Dans les régions où les hivers sont longs et rigoureux, il arrive que la
glace épaisse qui récouvre les eaux où le castor s'est établi, I'empêche de sortir
à. ron'gîte doït I'entrée est toujours immergée. Dans ce cadre, les provisions
hivernales sont une nécessité.

Ces provisions consistent en un amas immergé de bois,verts, choisis et

coupés. Selon BusnEn (1989), les espèces choisies à cet égard pourrzrient être

cellàs qui maintiennent le mieux leur o goût ,t ou leur . qualité >> après une
longue période d'immersion.

Les causes potentielles du déterminisme alimentaire

peu d'études ont tenté de trouver les causes potentielles du déterminisme
alimentaire du castor.

Selon Enor,re (1982), il ne semble pas être en relation simple et directe
avec «les variables telles que la teneur en tanins, en Sucres ou en azote- La dureté

de l'écorce ne semble pas non plus être un paramètre suffisamment significatif.
Basey (1989), quant à Lui, suggère que les prélérences nutritionnelles du

castor sont déterminée.s par «les diflérences dans les concentrations en métabo-
lites secondaires des Plantes.

Aspect quantitatif

Il semble que le chiffre moyen de 2 à 3 kg de salicacées abattus / jour I
castor (ScHlrarcz 1'9'76, Enour,, 1982 ) or"r de 600 à 700 g d'écorce-s / jour / castor
(venoN 1991 ;HenRrN, 1992) soit assez proche de la réalité. Néanmoins, ce

ènittr. devra être modulé en tonction des caractéristiques du milieu et des f-luc-

ruarions des disponibilités saisonnières. Ainsi, Mtcoller-BAYARD (1983) a pu

montrer, dans li vallée du Drac, que le poids de bois coupé par jour augmentait
en fér rier ainsi qu'en mai-juin.
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Le castor et son habitat
Les gîtes

L'abri de I'animal est unc manifestation de ce qu'il a de plus complexe
dans son comportement.

Chez le castor, cet abri n'existe pas comme un objet statique, ayant
achevé son rôle à un moment donné, en assouvissant un besoin patsag". de
construire. Il ne cesse d'évoluer et de s'adapter aux conditions extérieures
(RrcHano, 1973).

Nous distinguerons 4 types de gîtes dilrérents sur base clu niveau de com-
plexité que présente I'aménagement ou la construction. Mais avant cl'aborder
leur description, il convient de préciser que la loge du castor doit normalement
satisfaire aux moeurs troglodytiques de l'animal et assurer sa protection vis-à-
vis de tout prédateur par I'immersion de l,entrée.

La cavité

Toute cavité naturelle ou artificielle jouxtant I'eau représente un abri
potentiel pour le castor (Br-aNcrrcr,1977 ; EnoÀae, 1984 b).

Le terrier

Le terrier se présente sous la fbrme d'une galerie ascendante creusée dans
la berge par l'animal lui-même et s'achevant par une chambre d' habitation dont
l'aération peut être assurée à partir de pertuis ôu évents.

Les terriers-huttes (d'après ERoME, 1984 b) (photos 2 et3)

En réponsc à une tlaisse du niveau de I'eau qui exonde l'entrée clu ter-
rier, à un effondrement ou à une hauteur de berge insullisante pour satislàire à
la réalisation complète d'un terrier, le castor va suppléer à ce qüi lui fait défaut
par un apport de matériaux ligneux. Au-delà de la phase de foüissage, I'activité
de l'animal ne peut donc se limiter à rétablir e[ à reconstruire-la structure
détruite. ll lui faut désormais « imaginer, concevoir et bâtir >> tout ce qui lui fait
défaut.

La hutte

Lorsqu'aucune opération de fouissage ne peut être entreprise, et en
I'absence de cavité riveraine, le castor se trouve clans I'obligation dè construire
une hutte (gîte le plus complexe).

Les matériaux utilisés pour cela sont essentiellement ligneux. La
construction est colmatée d'une boue qui reste toujours humide. Le bùs ne tarde
guère à se-décomposer et à se transfbrmer en humus de sorte que les castors ne
cessent d'en apporter du nouveau et que les huttes sor-rt Constamment en
construction : évidées de l'intérieur êt « compsnsées >> cle I'extérieur (BlaNcHer,
19'77).
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A propos de ces diverses constructions, il est important de noter qu'in-
trinsèquement, tous les castors ont les mêmes capacités à construire. Tous pré-
féreront les terriers là où ils trouveront les berges convenables, et tous viendront
à monter une hutte pourvu qu'ils y soient forcés par les conditions locales. Il n'y
a pas de « castors-terriers >> ou de., castors-huttiers », il n'y a que des castors!
(Enoue, 1982).

Fig. 2. (*) Mtcol-ler-Bav,qno (19U3)
(**) Enoue ( 1984 b)

Motivations du comportement constructeur

Le comportement conslructeur esl un des meilleurs indicateurs du niveau
cles relations sociales. Tous les travaux ne sont entrepris et menés à bien que

«Jans le cadre d'un groupe social en équilibre (généralement une seule famille).
Une perturbation notable de cet équilibre ralentit, fàit cesser ou, selon les cas,
accélère l'activité constructrice : la disparition d'un adulte a un effet négatif,
tandis que la gestation provoque I'efJèt contraire (Rtcsanp, 19-7 l).

Plusieurs éléments entrent dans la motivation de la construction du loge-
ment dont les besoins de contacts multiples autour du corps, liés aussi bien au
repos qu'à la protection (RtCueno, 1973). A ces motivations pérennes viennent
s'à1outèr d'autres facteurs périodiques internes ou externes. Ainsi, la nécessité
de construire passe par des phases d'intensité variable qui correspondent aux
besoins de I'animal. Le maximum de l'activité est observé en automne
(Rrcunno, 1983).
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Diamètre:
5O-80 cm (*)

de la chambre :

50-60 cm l*)

Hautcur

Largeur
de l'entrée :

Pente
du couloir' :

l5-4-5" i*x1

Longueur
de la'bhambrê :

50-60 crn (*1

35-55 cm (x*)

de I'entrée :

3O-45 crn (*)
30-5O cm ("*)

Hauteur

2-4 m

[-ongueur
totalô :
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Tableau synoptique

Le barrage

Le barrage a pour fonction première de stabiliser un niveau d'eau
variable ou d'augmenter celui-ci afin de maintenir, durant toute l'année, I'entrée
des gîtes sous eau (SBB, 1983).

Contrairement à ce que nous sommes enclin à fàire, les castors, quand ils
construisent un barrage, ne disposent pas les pièces de bois qu'ils emploient per-
pendiculairement au courant mais parallèIement. La base des branches se
trouve en aval alors que les lburches et les ramifications fbrment, en amont, par
leur entassement, une masse étroitement entrelacée, propre à retenir les mâté-
riaux de colmatage (photo 4).

Conjointen.rent au colmatage et à I'entassement de bois, les castors pous-
sent de I'amont, contre le barrage, un talus de substrat qui << enterre ,, leurs bran-
chages et les assujettit fortement au lit de la rivière (Br-eNcnrr, 1977).

supérieure
à 30"

supérieure
à 30'

inférieure
à 15"

abrupt peu pentu

Non Oui Non Oui Oui Non

Bonne et
durable

Mauvaise

Oui Non
Pas de
cavité

riveraine

Cavité
ri verai ne
présente

gîtes

Tentre
au sol

Possibilités
de t'ouissage

Profil des
berges

imrnergées

Pente
des berges

Possibilités
tlc supporter des
baisscs de niveau



Autres éléments de l'habitat

- 
Les canaux sont des voies d'accès à certaines sources de nourriture
situées au-delà de la zone riveraine qu'ils osent parcourir à pied (r- 30 m).
Outre le fait de permettre aux castors d'atteindre ces zones et de fâire cir-
culer Ie bois qu;ils y ont débité jusqu'à la rivière principale, les canaux
assurent égalément une fuite rapide, silencieuse et inodore en cas de

danger.
Au àépart, le canal est un sentier, maintes tois parcouru, -s'éloignant de
plus en plus de ses bases à mesure que se creuse et s'allonge le canal
(Br-aNcurr, 1977).
Larges cle 60 cm à t m et profond d'environ 50 cm (SBB' 1983), ces

canaux sont quelquefois organisés en véritable réseau et peuvent
atteindre 200 m de long (RIcHano, 1965).
Les castors draguent quotidiennement leur ouvrage et ne tolèrent aucun

envasement.

- 
Un territoire de << castor ,, comprend généralement plusieurs sentiers,
perpendiculaires à la rive et larges de 40 à 50 cm, aboutissant aux
<< pâturages >>.

- 
Si la berge est abrupte, le castor escalade et retourne à l'eau par une

rampe, u.sée par ses allées et venues, qui entame, parfois profbndément,
la bérge. Ces rampes sont souvent étonnamment verticales et peuvent
s'élevèr à plusieurs mètres itu-dessus du sol (BleNcuar, 1977).

- 
Les plates-formes de repos sont des endroits de faible profondeur où
I'animal aime passer <les moments de détente, faire sa toilette ou même
prendre son repos diurne pendant les mois chauds (Scunatrz, 1976)'

Photo 2. Aux borcls des lacs scandinaves les huttes-terriers sont le type d'habitation préféré du

castor. On distingue. devant la hlltte, un radeau de nourriture (photo C. KtsuLEN)'
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*È+-

Castor européen (Ca.stor.t'iber). (Dessin A.-M. MessrN.l

Caractéristiques des habitats

Les milieux habités ou habitables par les castors sont nombreux et très
diversifiés.

Néanmoins, une certaine cohérence semble exister entre les différents ter-
ritoires de castors.

outre l'interaction castor I végétation riveraine qui apparaît de toute évi-
dence comme l'élément fondamental de I'écologie du castor,-un certain nombre
de facteurs abiotiques caractérisent l'habttat ciu rongeur :

La pente du cours d'eau

Selon Enoun (1982), la limite supérieure tolérée pour l'établissement
permanent des populations de castors est de l'ordre de I To mais Rrcsenp
(1967), repris par Sculrnz (1976), donne une valeur de 6 To.

La vitesse du courant

une vitesse lente et uniforme apparaît comme le pref'erendum de I'ani-
mal (Bra,Ncuer, 1977 Enove, 1982 ; Mtcor_ler-Beyenp, 1983).

Toutefois, Zunowsrr (1989), en Pologne, et ScHULTE & ScuNErpER
(1989), en Allemagne, citent chacun l'exemple d'une réintroduction réussie sur
un cours d'eau montagneux rapide suite à un aménagement important du milieu
par les castors.
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La profondeur

Le castor montre une préférence pour les zones d'au moins 50 à 60 cm de

profondeur (EnoNle, 1982 ; Mrcor-r-er-BAvARD, 1983). Il faut, cependant être
àxtrêmement attentif aux fluctuations du niveau d'eau et veiller à ne pas réintro-
duire le castor là où, en période estivale, les cours d'eau sont asséchés.

La qualité de l'eau

Le castor ne semble pas avoir de réelles exigences à ce propos.

Le castor/ espèce « clé de voûte »

Modifications du milieu
d'après PtNav & NaIueN (1989), Sculatrz (1976)

L'activité du castor résulte en une série d'aménagements de son habitat
qui modifient à 1a fois la géomorphologie et l'hydrologie du milieu.

La présence de barrages engendre différentes modifications :

- 
rétention de sédiments et de matières organiques et diminution de
I'apport de matériaux en aval ;

- 
ç1fa1i6n et maintien de zones humides ;

- 
modification de la dynamique de décomposition de la zone riveraine ;

- 
amortissement des crues et diminution des inondations des plaines en

aval ;

- 
régulation du débit et du niveau d'eau I

- 
réduction de la vitesse du courant,...

Modification de la flore
d'après SBB (1983), BtrnNeux (1977)

L',activité alimentaire du castor peut engendrer des modifications de

la flore :

- 
l'abattage des arbres et arbustes ouvre le milieu et offre, par conséquent,
de nouvelles possibilités de vie pour d'autres espèces ;

- 
ls s6rnportement alimentaire du castor a tendance à maintenir un étage

arbustif bas. L'étage d'activité photosynthétique maximum descend donc
au niveau arbustif et buissonnant, la production des feuilles et tiges
tendres augmente aux dépens du bois de fort diamètre l
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- 
la disparition des arbres occupant les premiers mètres de rive permet à la
lumière d'éclairer pleinement les berges et le cours d'eau. Il peut en
résulter une augmentation de la végétation f'lottante et immergée : notam-
ment des renoncules f-lottantes (Ranunculus fluitans, Ranunculus pelta-
tu.s,...) ainsi qu'un bon développement du phytoplancton.

La construction d'un barrage a pour effet d'inonder certaines zones et,
par. conséquent, de modifier totalement I'environnement de plusieurs plantes.
Afin d'étudier I'impact d'une telle inondation sur Ia flôre avoislnante.
Nunlut ( 1989) a réalisé une simulation dont il ressort que :

- 
clès la première année, des phénomènes de stress survienncnt chez I'aulne
blanc' (Alrtu.t irtconct) :

- 
dès la deuxième année, des changements de coloration du lèuillage et une
diminution de la quantité de fèuilles sont observés chez le bouleau pubes-
cent et l':rulne glutineux (Betulo pube.scen.s et Alnus glutinosa) ;

- 
à la troisième année, la mort complète de l'aulne blanc, <Je l'aulne gluti-
neux et du bouleau pubescent (Alnus incana, Alnus glutinosa er Betula
pubescens) est constatée ;

- 
seul< les saules sont restés durant les trois ans d'étude après inondation
sans réels signes de stress si ce n'est une légère modification de la colora-
tion du lèuillage :

- 
pour les macrophytes, peu de changements sont à noter.

Modification de la faune
d'après SBB (1983), BrenNa.ux (1917), Scnn,rrrz (1976)

La m.dification de la faune par le castor se déroule selon divers
processus :

- 
la création des zones humides d'eau calme peut être propice por_rr :* des triseaux : sai-ceile d'hiver, râlc, martin-pôchcur-,.
'k des mammifères : musaraignes aquatiques, loutre
'' des insectes: libellules,...
* des amphibiens : grenouilles, crapauds, salamanclre,...
'o des poissons : loches,...

- 
les jeunes souches bourgeonnantes ol'frent des lieux de couvée à di1'fé-
rents oiseaux. Les rejets des arbustes offient une nourriture «Ie choix aux
herbivores et peuvent dès lors générer des zones de broût pour les
cervidés ;

- 
les huttes et terriers peuvent être utilisés après abanclon par d'autres
espèces telles que le putois, la loutre,...

- 
l'augmentation du phytoplancton favorise le «1éveloppement du zooplanc-
ton, des invertébrés aquatiques et donc les capacités de charge en poisson.
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Conclusions

Le castor : instrument de gestion ?

Comme nous venons de le constater, le castor entretient des relations
complexes avec son milieu.

En effet, non content de permettre à des vallées de se maintenir à un stade

ouvert et diversifié au bénéfice de la faune et de la flore locale, le castor s'avère
également pouvoir être un élément de réponse aux problèmes de reboisement
naturel rencontré dans certaines régions.

Ainsi, en abattant les salicacées et les bouleaux présents sur les 30 mètres
bor«lant «le part et d'autre la rivière colonisée, le rongeur pourrait maintenir la
succession des différents stades de la végétation ainsi qu'un couvert végétal peu

dense nécessaire à la survie de nombreuses espèces inféodées à ces milieux et

tieinerait l' emboisement.

Dans ce cadre, il nous a semblé intéressant d'envisager la possibilité
d'utiliser ce rongeur comme << instrument >> ou « outil » de gestion dans les

fbnds de vallée.

C'est ainsi que les potentialités d'accueil du castor ont été évaluées dans

deux sites du plateau des Hautes-Fagnes (BacuETTE, 1994).

Photo 3. Les huttes-ten'iers de berge sont formées d'un assemblage apparemment hétéroclitc de

troncs écorcés, <le branchages, de pierres colmatés par de la boue (photo C. K]]LTt.EN).
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