
 

I. Présentation des chiens guides d’aveugles....................................................................... 9 
A. Les chiens guides d’aveugles en France - Situation actuelle................................................. 9 

B. La vie d’un chien guide - son organisation........................................................................... 26 
1) L’élevage ........................................................................................................................................... 26 
2) La famille d’accueil ........................................................................................................................... 26 
3) L’éducation ........................................................................................................................................ 27 
4) La remise............................................................................................................................................ 27 
5) Le suivi .............................................................................................................................................. 28 

C. La fonction de chien guide d’aveugle ................................................................................... 28 

D. Spécificités de l’éducation des chiens guides d’aveugles ................................................ 31 
1) Un schéma d’éducation particulier aux chiens d’assistance aux personnes handicapées................... 31 
2) Le chien guide et la vie de tous les jours............................................................................................ 33 
3) Une certaine modération dans le travail ............................................................................................. 34 

II. Possibilités et limites des chiens guides d’aveugles ....................................................... 35 
A. Possibilités et limites liées au chien ....................................................................................... 35 

1) D’un point de vue physique et comportemental................................................................................. 35 
2)     D’un point de vue sensoriel................................................................................................................. 46 

a) La vision........................................................................................................................................ 46 
 D’un point de vue anatomique et physiologique ...................................................................... 47 
 D’un point de vue perceptif ...................................................................................................... 61 
 Application aux chiens guides d’aveugles................................................................................ 89 

b) L’olfaction..................................................................................................................................... 99 
 D’un point de vue anatomique et physiologique ...................................................................... 99 
 D’un point de vue perceptif .................................................................................................... 101 

c) Le toucher.................................................................................................................................... 113 
d) L’audition.................................................................................................................................... 119 

2) D’un point de vue intellectuel .......................................................................................................... 123 
a) L’intelligence animale au fil des siècles...................................................................................... 123 
b) L’intelligence animale selon les sciences cognitives................................................................... 126 

 Représentation spatiale et carte cognitive............................................................................... 127 
 Catégorisation et abstraction .................................................................................................. 129 

3) L’organisation fonctionnelle cérébrale............................................................................................. 131 
a) Anatomie et physiologie du cerveau chez le chien...................................................................... 132 
b) Organisation fonctionnelle .......................................................................................................... 133 

 D’un poi
f

  
�™



a) Connaissance, sens et respect du chien ....................................................................................... 175 
b) Déroulement positif de l’éducation - Importance de l’affectif .................................................... 178 
c) Progression et répétition dans l’éducation................................................................................... 179 
d) Loi du naturel .............................................................................................................................. 180 

2) Applications de ces principes à L’ECGA de Paris et la Région Parisienne ..................................... 182 
a) Commandements d’obéissance ................................................................................................... 186 

 Le rappel................................................................................................................................. 186 
 Commandements de position.................................................................................................. 186 
 Commandements directionnels............................................................................................... 195 
 La marche au pied .................................................................................................................. 209 

b) Commandements de recherche.................................................................................................... 213 
c) Commandements concernant l’exécution du travail ................................................................... 231 
d) Le travail des obstacles : 3 étapes ............................................................................................... 232 

 Sensibilisation ........................................................................................................................ 235 
 Apprentissage renforcé........................................................................................................... 251 
 Responsabilisation.................................................................................................................. 251 

e) Quelques apprentissages particuliers : le travail du vide et de l’eau ........................................... 258 
3) Validation du processus éducatif ..................................................................................................... 263 

C. La remise : aboutissement de l’éducation des chiens guides d’aveugles ......................... 264 
1) Le stage de remise : début d’une complicité maître-chien ............................................................... 265 
2) Après la remise, le suivi................................................................................................................... 271 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6



 

Les premiers chiens guides d’aveugles sont apparus en France dans les années 1950. 

Depuis, ce chien d’assistance remplit des rôles aussi différents que variés. Il est une aide 

physique pour les activités que la personne non voyante ne peut plus effectuer de façon 

autonome. Il apporte le confort, la sécurité et la rapidité dans les déplacements, la détente lors 

des trajets. Il est l’ami, le compagnon, et représente un énorme soutien psychologique. Il 

permet de rétablir une vie sociale plus harmonieuse, de restaurer la confiance en soi, de 

retrouver des loisirs. Globalement, il représente donc une aide précieuse offerte à la personne 

déficiente visuelle pour surmonter le handicap. 

Une dizaine d’écoles de chiens guides d’aveugles s’efforcent actuellement, en France, 

de former de tels chiens, en conformité avec les attentes et les besoins des personnes 

déficientes visuelles. 

Il va de soi que l’aide apportée par un chien guide a des limites, car on ne peut 

raisonnablement pas demander au chien de pallier toutes les déficiences humaines liées à la 

cécité. 

Au cours des différents stages réalisés à l’École de Chiens Guides pour Aveugles et 

malvoyants (E.C.G.A.) de Paris et la Région Parisienne, j’ai pu, avec l’aide des éducateurs, 

observer effectivement un certain nombre de limitations, liées à la condition canine en elle-

même, mais aussi à l’environnement, au mode de vie, à la personne de destination, à 

l’éducateur. 

Ce mémoire a pour but de faire une synthèse détaillée de connaissances vétérinaires 

déjà publiées sur l’espèce canine en général, et sur le chien guide d’aveugle en particulier. 

Cette synthèse pourra servir, je l’espère, de complément de formation pour les élèves 

éducateurs, en les aidant à dégager plus précisément les possibilités et les limitations d’usage 

de ce chien d’assistance. 

Différents aspects du chien seront notamment abordés (morphologie, perception 

sensorielle, capacités intellectuelles et d’apprentissage), qui permettront de dégager une 

attitude logique d’éducation, applicable spécifiquement au chien guide d’aveugle. 

Après une première partie présentant la situation actuelle des chiens guides d’aveugles 

en France, et de l’ECGA de Paris et la Région Parisienne, nous discuterons, dans la deuxième 

partie, des capacités étendues mais aussi des limites observées sur ces chiens. Enfin, dans la 

suite logique des conclusions de la deuxième partie, nous présenterons en troisième partie une 

ligne de conduite éducative spécifique : celle mise quotidiennement en application à l’école 

de chien guides pour aveugles et malvoyants de Paris et la Région Parisienne.  

 7

http://www.rapport-gratuit.com/


 

 

 

 8



 

III...   PPPrrréééssseeennntttaaatttiiiooonnn   dddeeesss   ccchhhiiieeennnsss   ggguuuiiidddeeesss   ddd’’’aaavvveeeuuugggllleeesss   
 

A. Les chiens guides d’aveugles en France : la situation actuelle 
 

Comme nous l’avons dit un peu plus haut, les premiers chiens guides d’aveugles sont 

apparus en France dans les années 50. Depuis, sous l’impulsion de personnes motivées, de 

nombreuses écoles se sont formées et se sont fédérées autour d’une association nationale, afin 

de mieux faire connaître les chiens guides d’aveugles. 

Créée en 1972, la Fédération Française des Associations de Chiens Guides d’Aveugles 

(F.F.A.C.) regroupe 10 écoles de chiens guides d’aveugles réparties sur toute la France (cf. 

figure n°1), le Centre d’Étude, de Sélection et d’Élevage de Chiens Guides pour Aveugles et 

autres Handicapés (C.E.S.E.C.A.H.) situé à Lezoux en Auvergne, l’Association Nationale des 

Maîtres de Chiens Guides d’Aveugles (A.N.M.C.G.A.), basée à Paris, et l’Association 

Nationale les Chiens Guides d’Aveugles, basée à Toulouse. 

La F.F.A.C. supervise et coordonne les actions de ses membres. Elle apporte un 

soutien technique et financier pour garantir le niveau de performance des équipes « aveugle-

chien guide ». Elle investit également dans des structures d’élevage, pour améliorer les races 

Labrador, Golden Retriever et Berger Allemand, qui sont les races principalement utilisées 

pour produire des chiens guides d’aveugles. Enfin, elle propose aux futurs éducateurs des 

modules de formation théorique spécialisés, et assure une formation continue des éducateurs 

en poste. 

Son rôle est de normaliser les critères de sélection et d’évaluation des chiots, les 

méthodes de pré-éducation des chiots et le suivi des familles d’accueil, l’éducation des futurs 

chiens guides d’aveugles, le fonctionnement des écoles de chiens guides d’aveugles, ainsi que 

la collecte des dons, de legs. 

La formation actuellement proposée, de manière générale, aux élèves éducateurs 

recrutés individuellement par les ECGA, est organisée et financée par la F.F.A.C. Elle se 

déroule en alternance (sur le terrain dans les écoles et, pour la théorie, lors de modules dans 

les organismes formateurs), pendant trois ans. Elle est sanctionnée par le diplôme officiel 

d’éducateur de chiens guides d’aveugles, homologué au niveau III (arrêté du 27 mars 2002 

paru au Journal Officiel du 6 avril 2002). La France est le premier pays au monde où un tel 

diplôme est officiellement reconnu. 

 9



La F.F.A.C. est reconnue d’utilité publique depuis le 26 Août 1981. Elle est également 

affiliée à la Fédération Internationale des chiens guides d’aveugles. 

Le C.E.S.E.C.A.H. a, pour sa part, été crée très récemment (1996), pour répondre à la 

demande des écoles de chiens guides d’aveugles, qui avaient du mal à trouver des chiots de 

qualité. Son but est de sélectionner les meilleures lignées, les meilleurs géniteurs, c’est-à-dire 

les parents les plus aptes à produire de futurs chiens guides. La sélection repose sur des 

critères physiques (le chien guide marche beaucoup, donc il faut qu’il soit exempt de tares 

invalidantes, comme la dysplasie de la hanche ou du coude, et des tares oculaires) et sur des 

critères comportementaux (équilibre comportemental, « intelligence » suffisante pour 

maintenir les acquis…). Le C.E.S.E.C.A.H. produit actuellement une centaine de chiots par 

an, mais œuvre pour augmenter sa production en nombre ainsi qu’en qualité. 

 

L’A.N.M.C.G.A., créée en 1979, est une association qui rassemble les déficients 

visuels qui ont choisi le chien guide pour faciliter leurs déplacements et renforcer leur 

autonomie. C’est un organisme d’entre-aide, d’échanges d’idées en matière de déplacements 

et de vie quotidienne avec le chien guide. Son but est de rassembler les utilisateurs et de 

défendre leurs droits, d’informer et de sensibiliser le public et les industriels au travail du 

chien guide. L’ANMCGA a elle aussi un rôle important à jouer dans la sélection des lignées 

(caractère, morphologie…) et la formation des futurs chiens guides. L’expérience et la 

maîtrise de certains utilisateurs permettent en effet de suggérer des améliorations ou des 

adaptations de cette technique de locomotion assistée. Elle reste par ailleurs toujours vigilante 

par rapport à la bonne qualité d’éducation des chiens guides, ceux-ci accompagnant leur 

maître en toutes circonstances, tout au long de leur vie. 

 

Les Écoles de Chiens Guides d’Aveugles (ECGA) affiliées à la F.F.A.C. sont 

géographiquement indépendantes et constituées en association à but non lucratif, loi 1901. 

Les membres des Bureaux, des Conseils d’Administration et les représentants des écoles dans 

les départements qu’elles couvrent sont bénévoles. Ce sont également des bénévoles qui 

assurent généralement l’information sur les stands, dans les manifestations. Les salariés 

occupent les postes de directeur, d’éducateur, d’animalier, d’instructeur en locomotion, de 

psychologue, de secrétaire, d’homme d’entretien et d’hôtesse d’accueil. Les écoles 

fonctionnent grâce à la solidarité des donateurs. 
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Leurs objectifs sont les suivants : 

- éduquer des chiens-guides performants, 

- rechercher des familles d’accueil bénévoles, en charge de la pré-éducation des 

futurs chiens guides, tout en leur apportant un soutien technique, 

- former les demandeurs à la pratique du chien guide, 

- remettre, gratuitement, les chiens guides aux personnes jugées aptes à en 

utiliser les services, 

- informer, dans leur région, le public, les institutions, les utilisateurs potentiels, 

- développer et améliorer les méthodes d’éducation des chiens guides.  

 

L’École de Chiens Guides pour aveugles et malvoyants de Paris et la Région 

Parisienne est prise comme exemple dans toute la suite de cet exposé.  

Située au 105, Avenue de Saint-Maurice, dans le douzième arrondissement de Paris, 

elle occupe un carrefour stratégique entre un milieu urbain et un milieu boisé, plus calme, et 

cette richesse de l’environnement fournit de nombreuses stimulations nécessaires à la 

familiarisation des chiens à leur future tâche et à leur éducation.  

Elle est desservie par deux lignes de métro et trois lignes de bus, et est donc facilement 

accessible, y compris pour les personnes déficientes visuelles.  

L’école se compose de plusieurs bâtiments très fonctionnels (cf. photographies n°1 à 

11). 

 Le bâtiment central sert d’accueil et de secrétariat. 

 Le bâtiment attenant sert essentiellement à l’accueil des personnes déficientes 

visuelles pendant la durée de leur stage d’adaptation. 

 Les batteries de chenil, très fonctionnelles, sont situées à l’arrière de l’école. Elles sont 

complétées par des enclos, où les chiens peuvent courir, se défouler et faire leurs besoins dans 

la journée. Une piste d’obstacles court derrière les enclos. 

 Enfin, la nurserie se situe légèrement à l’écart des enclos des adultes. Elle possède, elle 

aussi, une cour et un enclos attenants, pour satisfaire les besoins d’espace et d’exploration des 

jeunes chiots avant leur entrée en famille d’accueil. 
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Figure n°1 : Répartition géographique des ECGA en France, d’après (15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PHOTOGRAPHIE N°1 : L’ECGA DE PARIS ET LA REGION PARISIENNE (PHOTO AERIENNE), D’APRES (15) 
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PHOTOGRAPHIES N°2 ET 3 : LES BATTERIES DE CHENIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les chiens en éducation disposent de 4 batteries de chenil de type box + courette, bien 

pensées et très fonctionnelles. 
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PHOTOGRAPHIES N°4 ET 5 : LES ENCLOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ces enclos servent d’aires de détente pour les chiens en cours d’éducation. Ils y sont sortis au 

moins trois fois par jour, en groupes et sous surveillance, pour se détendre avant ou après une 

session de travail. Ils peuvent également y faire leurs besoins. 

 

 

 

 17



 18



 

PHOTOGRAPHIES N°6, 7 ET 8 : UNE PISTE D’OBSTACLES ARTIFICIELS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Une piste complexe, comportant tous types d’obstacles artificiels, court derrière les enclos de 

détente, et sert de piste d’entraînement pour le travail d’évitement d’obstacles. 
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PHOTOGRAPHIES N°9 ET 10 : LA COUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ces deux photos montrent la cour qui se trouve sur le côté de l’école, elle aussi optimisée 

pour l’éducation des chiens. Tous types d’exercices y sont possibles, notamment grâce aux 

bancs, à la boîte aux lettres, aux lignes blanches, aux places, etc, qui ont été placés là. 
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PHOTOGRAPHIE N°11 : LA NURSERIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La nurseries se présente sous la forme d’une pièce fermée, où se déroulent les mises-bas. Il 

y a également une cour et un enclos attenants, riche en stimuli variés (jouets, revêtements 

du sol différents, couleurs multiples…) qui permettent d’enrichir l’environnement sensoriel 

des chiots avant leur placement en famille d’accueil. 
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Trois races de chiens y sont éduquées : 

 -Les RETRIEVERS : Labrador-, Golden-, Flat Coated- 

 -Les BERGERS :( Berger Blanc Américain surtout). 

 -L’HOVAWART. 

 

 L’école gère elle-même son propre élevage. Les chiens qu’elle utilise comme 

reproducteurs vivent généralement en famille d’élevage. Les mises-bas peuvent avoir lieu, 

soit chez ces familles, soit à l’école. Depuis plusieurs années, l’organisation de cet élevage 

assure une bonne homogénéité dans la qualité des chiens. 

Elle remet chaque année environ une trentaine de chiens guides à leurs nouveaux 

maîtres. 

 

 

 

 

 

Selon les évaluations de la F.F.A.C. (18), il y a aujourd’hui, parmi les déficiences 

sensorielles, 3,1 millions de personnes qui déclarent une atteinte visuelle. 55 000 d’entre elles 

souffrent d’une cécité complète (avec éventuellement perception de la lumière), et 225 000 

sont atteintes d’une cécité partielle. Sur tous les non-voyants recensés, on ne compte que1 700 

équipes aveugles - chiens guides environ en activité en France. La sélection, l’élevage, la 

formation, et la remise des chiens guides demande en effet beaucoup de temps, de patience, et 

d’argent également (environ 15 000 Euros pour un chien guide). Malgré tout, en l’an 2001, 

145 chiens guides ont pu être remis gratuitement à des non-voyants. 
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B. La vie d’un chien guide - Son organisation 
 

Les chiens guides sont sélectionnés pour être d’excellents chiens à tous les niveaux. 

Au niveau du caractère, ils doivent être solides, sociables, proches de l’homme. Mais ils 

doivent aussi avoir des qualités physiques exemplaires et être parfaitement équilibrés sur le 

plan comportemental. 

Leur vie se déroule en 5 étapes. 

 

1) L’élevage 

 

Les chiots (pour la plupart Labrador, Golden retriever ou Berger Allemand) 

proviennent du C.E.S.E.C.A.H. ou d’autres élevages professionnels. Leurs premières 

semaines réclament une attention et une préparation particulières en soins et sollicitations. 

Une grande importance est notamment portée aux différentes stimulations (visuelles, tactiles, 

sonores…) qu’ils doivent recevoir. C’est pourquoi la nurserie et son environnement sont 

systématiquement enrichis en objets, en couleurs, en odeurs et en bruits divers. 

Entre deux et trois mois, les chiots qui ont été sélectionnés pour leur équilibre et leurs 

qualités comportementales, sont placés en famille d’accueil, où ils reçoivent une éducation 

naturelle. 

 

2) La famille d’accueil 

 

La famille d’accueil élève bénévolement le chiot, contribuant à former des chiens 

guides équilibrés et épanouis. Dans l’ensemble, ces familles doivent être suffisamment 

proches d’une école de chiens guides, être motivées et disponibles, et s’engager à suivre 

l’éducation prônée par l’école (sorties fréquentes, éducation de base rigoureuse). 

Chaque famille est bien sûr soutenue par l’école. Avant l’arrivée d’un chiot, la famille 

reçoit, au cours d’une réunion d’information, une sensibilisation au travail du chien guide et 

au comportement canin. Elle acquiert ainsi des techniques pour inculquer la propreté, 

l’obéissance et rendre les sorties avec leur chiot agréables. Les six premiers mois, les 

éducateurs conseillent, visitent et accompagnent la famille d’accueil. Ils suivent l’évolution 

comportementale et physique du chiot. 
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Dès l’âge de six mois, les chiots effectuent tous les mois des stages progressifs à 

l’école, pour s’habituer au rythme et aux conditions de vie en chenil, et entament un travail de 

pré-éducation. Ils passent également différents examens de contrôles vétérinaires 

(radiographies des hanches, des épaules, des coudes, et examens du fond d’œil) qui attestent 

de leur bonne santé physique avant leur entrée en éducation. Vers un an, date à laquelle leur 

avenir de chien guide est quasiment certain, ils rentrent définitivement à l’école. 

 

3) L’éducation 

 

À 12 mois, bien socialisé, bien équilibré, le chien est prêt à rentrer en éducation. Au 

cours de cette période de formation, qui dure en général 6 à 8 mois, le chien va apprendre à 

gérer de nombreux aspects de la vie quotidienne, afin de remplir 2 rôles importants, celui de 

guide et celui de chien de compagnie. 

L’obéissance en laisse, à distance, le rappel, le rapport d’objets, le jeu sont autant de 

points qui permettront au futur maître de trouver une collaboration et un confort avec son 

chien, en lui conservant un équilibre indispensable. La détente et le repos complètent toujours 

la journée d’un chien guide à l’école. 

Le travail de guidage, partie la plus difficile, nécessite patience et répétition. Il se 

matérialise par le port du harnais, d’abord souple, puis rigide, et a lieu quotidiennement, 

environ une heure le matin et une heure l’après-midi. Au cours de cette période de formation, 

le chien va apprendre à indiquer à son maître, dans ses parcours journaliers, un chemin sans 

dangers, lui évitant les obstacles, et ce de la façon la plus autonome possible. 

Au terme de son séjour à l’école, le chien passe un certificat d’aptitude à guider une 

personne aveugle ou mal voyante. Du résultat de cet examen dépend la suite du travail 

d’apprentissage ou le début du stage d’adaptation avec la personne déficiente visuelle.  

 

4) La remise 

 

Le choix du futur utilisateur se fait à partir d’un dossier de candidature établi quelques 

mois auparavant. Le demandeur a rencontré pendant 2 jours un instructeur en locomotion, un 

psychologue, un médecin. Accompagné par les éducateurs, il a participé à des contacts et des 

sorties avec des chiens en cours d’éducation. Ces diverses évaluations permettent à l’équipe 

pluridisciplinaire de déterminer le profil du chien qui répondra le mieux aux besoins, au 

caractère et aux souhaits de la personne. 
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Le stage de remise (ou d’adaptation) se déroule toujours en deux parties : deux 

semaines à l’école et une semaine au domicile du déficient visuel. Ces durées peuvent être 

variables, car les possibilités et les besoins de chacun sont différents, et il est nécessaire de s’y 

adapter. 

 Dans un premier temps, l’éducateur effectue un travail très rapproché. Petit à petit, il 

s’efface de sorte que le déficient visuel prenne en main son rôle de maître, et apprenne à gérer 

son chien au quotidien (brossage, entretien, alimentation, comportement). 

Sorties au harnais, séances d’obéissance, rapport d’objets, détente et jeux ponctuent 

ses journées. 

Puis l’éducateur accompagne le déficient visuel à son domicile afin de personnaliser 

les parcours quotidiens. Il est également important de sensibiliser la famille, les amis, les 

collègues de travail à l’arrivée de la nouvelle équipe. 

À l’issue de chaque stage, une attestation de capacités est remise à chaque personne 

ayant reçu une évaluation satisfaisante. 

 

5) Le suivi 

 

Le contact est ensuite maintenu entre l’équipe aveugle - chien guide et l’école, par 

l’application d’un contrat de suivi et de journées de perfectionnement. Maintes occasions sont 

aussi offertes pour des rencontres informelles. L’école doit enfin s’assurer que le chien aura 

une retraite paisible, au cours de laquelle il ne portera plus le harnais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. La fonction de chien guide d’aveugle 
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 Nous venons de l’ébaucher à l’instant, mais qu’est-ce qui se cache vraiment derrière la 

terminologie « chien guide d’aveugle » ?  Qu’attend-on classiquement d’un tel chien ? 

 

 Conformément au sens communément admis, on attend principalement du chien guide 

qu’il indique à son maître, dans ses parcours journaliers, un chemin sans dangers, lui évitant 

les obstacles, et qu’il procure le confort, la sécurité et la rapidité dans les déplacements, ainsi 

que la détente lors du trajet. 

 

Concrètement, comment cela se matérialise-t-il ? 

À la fin de sa formation, le chien doit être capable de répondre aux critères suivants :  

- répondre avec obéissance aux ordres « couché », « pas bouger », « au pied »,  

« assis », etc, ce qui permet de pouvoir facilement canaliser le chien pendant son travail, dans 

les lieux publics et les transports en commun, toutes les situations où le calme et l’attention du 

chien sont requis ; 

  



protégée par un passage piéton, le chien guide doit, à la demande de la personne déficiente 

visuelle, marquer le passage piéton en s’asseyant juste devant, au bord du trottoir ; 

- la circulation devra être appréciée avant toute traversée de rue, le chien 

 s’arrêtant au milieu de la chaussée si un véhicule se présente lors de la traversée ; 

  - marquer l’arrêt devant toute marche, pour des raisons de sécurité s’il s’agit 

d’un obstacle au sol, et à la demande de son maître si celui-ci recherche un escalier (entrées 

d’immeubles, escalators…) 

  - se frayer un chemin à une allure pas trop rapide à travers une foule de 

passants ; 

  - aborder correctement tous les transports publics, et s’y tenir tranquille (en 

général assis ou couché) tout en restant vigilant à ce qui se passe autour de lui, prêt à repartir à 

l’annonce du bon arrêt, sur ordre de son maître ; 

  - négocier en sécurité toutes les portes ; 

  - localiser et emprunter les ascenseurs ; 

  - exécuter la recherche d’une place assise sur commandement ; 

  - emprunter des routes de campagne de manière sécuritaire ; 

  -apprendre des destinations spécifiques, celles qui serviront quasi 

quotidiennement à son maître, pour se rendre à son travail par exemple.  

- revenir sur commande lorsqu’il est en liberté, l’aveugle ne pouvant pas 

localiser facilement son chien s’il n’est pas proche de lui. 

 

 La majorité de ces attentes sont illustrées sur les photos n °41 à 111, dans la troisième 

partie. 

 

 Plein d’autres petites choses peuvent aussi faciliter la vie quotidienne d’une personne 

déficiente visuelle, comme le rapport d’objets par le chien, notamment quand il s’agit de la 

canne blanche, du trousseau de clefs ou du harnais. 

 Cependant, au-delà d’une simple relation de travail, le chien-guide change de manière 

significative les modes de perception de la personne non-voyante, et également la perception 

de sa propre personne par le monde extérieur. Il permet à la personne déficiente visuelle 

d’aller et venir sans dépendre de l’entourage, d’être active, autonome (aller au travail, avoir 

des activités associatives...). La vie sociale est améliorée : cinéma, théâtre, restaurant... sont 

plus facilement accessibles. 
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 Le chien-guide conforte souvent son maître dans ses démarches pour s’ouvrir aux 

autres, entreprendre de nouvelles choses. 

 Songeons également qu’ils vont désormais passer presque tout leur temps ensembles. 

Il devient le compagnon, l’ami, le confident. C’est de cette manière que le guidage s’améliore 

souvent avec le temps, car une complicité entre les deux parties s’installe progressivement : 

chacun a appris le langage spécifique de l’autre. 

 Bien entendu, en échange de son aide, la personne déficiente visuelle apporte à son 

chien un foyer confortable, de l’affection et les soins nécessaires à une vie en adéquation avec 

ses besoins spécifiques. 

   

Suite à tout ce qui vient d’être dit, on comprend que l’éducateur de chiens guides 

d’aveugles est nécessairement un professionnel, c’est-à-dire qu’il doit posséder des 

connaissances solides et des compétences spécifiques en éducation canine, dont la finalité est 

de remettre un chien guide correspondant aux attentes de la personne handicapée visuelle.  

L’éducation d’un chien d’assistance, en général, et d’un chien guide d’aveugle en 

particulier, n’est que peu comparable à l’éducation prodiguée aux chiens dans d’autres 

domaines utilitaires. Nous allons développer un peu ces spécificités dans le paragraphe 

suivant. 

 

 

D. Spécificités de l’éducation des chiens guides d’aveugles 
 

1) Un schéma d’éducation particulier aux chiens d’assistance aux 

personnes handicapées 

 

L’éducation de la plupart des chiens d’utilité comprend une base commune. En effet, 

quelle que soit leur future fonction, on recherche souvent chez tous ces chiens des qualités 

essentielles (équilibre comportemental, hiérarchisation adéquate, motivation....). 

Cependant, concernant la branche des chiens d’assistance aux personnes handicapées 

(qu’il s’agisse d’un handicap moteur, visuel, auditif, autre…), l’éducation prodiguée aux 

animaux doit tenir compte d’un schéma particulier, dans lequel l’éducateur et l’ « utilisateur » 

du chien sont deux personnes bien distinctes. Cette considération modifie de manière 

significative l’approche éducative du chien. 
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Le plus souvent, que ce soit pour les chiens de pistage, de recherche en avalanche ou 

autres, l’éducateur et la personne qui accompagne et guide le chien dans ses missions sont, 

soit la même personne, soit deux personnes de formation globalement équivalente, possédant 

un certain nombre de connaissances sur le monde des chiens, leurs modes de fonctionnement, 

leurs besoins. 

Dans le cadre particulier des chiens d’assistance aux personnes handicapées, il y a, au 

contraire, à la fin de la formation du chien, un passage de relais délicat entre l’éducateur canin 

et la personne bénéficiaire du chien. C’est pourquoi, au cours de l’éducation du chien, 

l’éducateur va devoir prendre en compte les deux aspects de cette passation : le changement 

de propriétaire et d’environnement vu par le chien, et l’acquisition d’un chien d’assistance 

vue par la personne bénéficiaire. 

Du point de vue du chien, il doit assurer son éducation en faisant attention de ne pas 

trop influencer sa formation par sa propre personnalité. Il doit également maintenir éveillées 

les capacités d’adaptation naturelles de son élève chien, de façon à ce qu’il vive ce 

changement d’environnement (physique et humain) de la meilleure manière possible. 

La personne déficiente visuelle, quant à elle, n’a pas, en règle générale, les mêmes 

connaissances solides sur le monde canin que l’éducateur. Certaines personnes demandeuses 

d’un chien-guide n’ont parfois même jamais vécu avec un chien, qu’il soit ou non formé au 

travail d’assistance. L’éducateur va donc devoir transmettre à cette personne, de la manière la 

plus claire possible, les bases théoriques et pratiques qui lui permettront ensuite de vivre et de 

travailler harmonieusement avec son chien-guide. Pendant une période malheureusement 

assez courte (le stage d’adaptation ne dure que 3 semaines en général), il doit lui transmettre 

un peu de sa connaissance du chien, c’est-à-dire les méthodes correctes de communication 

avec celui-ci (voix, geste, toucher…), les modes de fonctionnement propres aux chiens, les 

résultats qu’on peut obtenir et la meilleure façon de les obtenir, tout en gardant à l’esprit que 

chacun de ces exercices doit trouver une application pratique et soit facilement réalisable dans 

la vie courante. 

Son implication et la sincérité de son engagement dans cette entreprise délicate sont 

très importantes pour la future harmonie de vie et de travail du couple non voyant-chien 

guide. 
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2) Le chien-guide et la vie de tous les jours 

 

Une deuxième différence notable des chiens d’assistance par rapport aux autres 

disciplines utilitaires, c’est que le travail du chien d’assistance prend sa place dans la vie de 

tous les jours. Contrairement aux chiens d’avalanche ou de recherche en décombres, qui sont 

appelés à travailler ponctuellement sur des missions entrecoupées de périodes de repos ou 

d’entraînement, le chien-guide doit être capable de travailler à tous moments de la journée, 

tous les jours de la semaine, quelles que soient les conditions (climat, état de fatigue…). Sa 

fonction d’accompagnement et d’assistance est constante. 

Cette intervention dans la vie courante entraîne, de manière inévitable, la mise en 

place de certaines habitudes chez le chien. Ces habitudes sont parfois bénéfiques. En effet, 

confronté tous les jours aux mêmes parcours (pour aller au travail et en revenir, par exemple), 

le chien intègre et mémorise plus facilement les données relatives à ces parcours spécifiques, 

et son travail s’en trouve en général progressivement amélioré (nous en reparlerons plus tard, 

dans la deuxième partie). Cette sorte de routine est également un facteur motivant pour le 

chien : il sait où il doit se rendre et comment s’y rendre facilement. Il sait d’avance qu’il aura 

certainement des félicitations en arrivant. Donc, le chien « aime » la routine, et il est 

important d’en informer les personnes non voyantes au moment de la remise, ce qui les aidera 

à mieux comprendre leur animal. Attention cependant, le caractère habituel de ces 

comportements, certes corrects et adaptés au travail de guidage, peut avoir comme 

conséquence une réduction de la vigilance et de la concentration du chien au travail. 

Mais d’autres habitudes peuvent se révéler très gênantes, quand il s’agit de 

comportements inadaptés à la fonction de guidage (marquage trop rapide des bordures de 

trottoir, par exemple). 

Par ailleurs, ce fonctionnement quotidien du chien guide est particulièrement propice à 

la perte progressive de certains apprentissages acquis pendant la formation à l’ECG. C’est 

pourquoi l’école s’efforce de maintenir de manière très régulière des journées de 

perfectionnement, au cours desquelles certains apprentissages un peu défaillants peuvent être 

renforcés, et où la personne déficiente visuelle apprend à entretenir la vigilance et la 

concentration de son chien au cours du travail. 

 L’école s’efforce, par un cahier de suivi, de responsabiliser un peu plus les personnes 

non-voyantes vis-à-vis de ce maintien nécessaire des qualités d’adaptation, de concentration 

et de curiosité de leur chien. La perte des acquis de leur chien guide représente pour eux des 

risques non négligeables pour leur sécurité physique, et une prise de conscience raisonnable 
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de ces risques leur fait comprendre la nécessité d’un certain nombre de stages de 

perfectionnement. Elle leur permet en outre de s’impliquer plus dans une sorte de formation 

continue. 

   

3) Une certaine modération dans le travail 

 

Cette notion découle directement de la précédente. Pour les chiens de recherche par 

exemple (en avalanche, en situations de décombres…), on demande au chien une grande 

rapidité et une efficacité maximale dans le travail. Cela peut s’accompagner d’une certaine 

frénésie dans l’exécution du travail. Une fois celui-ci accompli, l’obtention d’une récompense 

(jouet, caresses, nourriture) met fin à la séquence d’activité et marque en général le retour au 

calme. 

Le chien-guide ne peut pas se permettre ce genre de frénésie. La personne déficiente 

visuelle est reliée directement à lui par le biais du harnais, et il doit dans son travail de 

guidage, avant tout veiller à sa sécurité. Il doit aborder les situations réelles avec calme et 

modération, tout en faisant preuve d’efficacité.  

Ainsi, on ne pourra pas utiliser les mêmes méthodes éducatives dans les deux cas de 

figure. Il faudra notamment éviter d’utiliser de la nourriture ou des jouets comme 

renforcements, car ce sont des éléments très (trop) motivants pour le chien. Il conviendra de 

préférer des renforcements secondaires (félicitations vocales, caresses..) 

 

Bien entendu, nous tiendrons compte de ces remarques relatives à la spécificité de 

l’éducation des chiens d’assistance dans la troisième partie de cet exposé. 
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Comme nous l’avons vu un peu plus haut, les attentes que l’on a par rapport au chien 

guide d’aveugle sont globalement très exigeantes. Ces attentes sont-elles raisonnables ? 

Pour prendre un exemple, un chien guide sera-t-il capable d’éviter une flaque d’eau 

sur le trottoir, ou les branchages d’une haie mal taillée qui peuvent obstruer le passage ? 

Pourra-t-il négocier correctement une traversée de carrefour complexe (traversée en 

plusieurs fois, îlots au centre du passage piéton peu marqués, etc…) ? 

C’est ce que nous allons essayer de définir dans les deuxième et troisième parties. 

 

 

IIIIII...      PPPooossssssiiibbbiiillliiitttééésss   eeettt   llliiimmmiiittteeess   dddeeesss   ccchhhiiieeennnsss   ggguuuiidddeeesss   ddd’’’aaavvveeeuuugggllleeessss i    
 

A. Possibilités et limites liées au chien 
 

1) D’un point de vue physique et comportemental 

 

D’abord, du point de vue morphologique, le chien guide d’aveugle doit répondre à 

deux impératifs. Il doit pouvoir supporter sans fatigue le harnais durant les sorties 

quotidiennes avec le non-voyant, ce qui nécessite une bonne conformation et une bonne 

ossature. Sa stature doit également pouvoir être adaptée à la taille de la personne déficiente 

visuelle, de façon à assurer une position de guidage confortable par le biais du harnais (bien 

que ce dernier soit également réglable en longueur). 

 Pour ces deux raisons, la plupart des chiens-guides ont une hauteur au garrot de 40 à 

60 cm pour un poids tournant autour de 30 kg. Ces valeurs sont bien sûr relatives, la diversité 

de morphologie des chiens permettant d’adapter le choix du chien-guide à la morphologie du 

non-voyant : du petit format pour une jeune femme frêle, au grand format pour un homme de 

grand gabarit.  

 

 Par ailleurs, le chien-guide doit pouvoir travailler par tous les temps (fortes chaleurs, 

pluie ou neige). C’est pourquoi les chiens au pelage imperméable et plus ou moins court sont 

préférés dans la mesure du possible. 
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Ce type de morphologie doit être accompagné de critères comportementaux 

spécifiques. Le chien-guide d’aveugle doit avoir un caractère parfaitement équilibré. 

 Des qualités essentielles, comme la résistance nerveuse (utile lors de la période 

d’éducation, mais également pour affronter sereinement les agressions du milieu extérieur : 

bruit, mouvement, concentration humaine, pollution, etc) et la curiosité (qui influence 

positivement les capacités d’apprentissage) sont recherchées. 

 À l’aide de tests comportementaux, l’ECGA de Vincennes s’efforce de sélectionner 

très tôt parmi ses chiots ceux qui ont un tempérament équilibré, une bonne disposition vis-à-

vis des humains et des animaux, qui recherchent la présence humaine avec le désir de plaire, 

qui ont une bonne capacité de concentration et d’adaptation aux modifications de 

l’environnement, qui ont de l’énergie, mais sans nervosité, et dont la sensibilité tactile et 

auditive n’est pas exacerbée. 

 Ceux qui montrent au contraire des traces d’agressivité, qu’elle soit tournée vers 

l’homme ou vers d’autres animaux, ainsi que des signes évidents et répétés de distraction ou 

d’anxiété, sont écartés le plus tôt possible de la formation de guide. 

 

 Les chiens sont également stérilisés systématiquement au moment de leur entrée à 

l’école, certaines composantes du comportement sexuel des mâles (marquage du territoire, 

excitation sexuelle, fugues…) ou des femelles (période d’œstrus) étant peu compatibles avec 

le travail du chien-guide. Les femelles sont, d’une façon générale, plus douces et moins 

agressives que les mâles, mais il semblerait aussi qu’elles soient plus craintives, plus 

excitables et plus distraites par les odeurs que les mâles. 

 L’école utilise de manière égale les mâles et les femelles, tant que tous possèdent un 

caractère équilibré. 

 

 Peu de races présentent l’ensemble de ces dispositions naturelles. Le Labrador, le 

Golden Retriever, le Flat-Coated Retriever, l’Hovawart et le Berger Blanc, qui sont les races 

principalement éduquées à l’ECGA de Vincennes, regroupent ces dispositions, chacune à des 

degrés divers. L’ECGA veille cependant à écarter de la formation les individus atteints des 

tares les plus fréquentes dans ces 5 races (dysplasie coxo-fémorale, ostéochondrose, 

myopathies héréditaires des Retrievers, Hémophilie, affections ophtalmologiques diverses…). 
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Le Labrador est un chien court et très actif, 

au crâne et à la truffe larges, à l’encolure puissante. 

Il est fortement charpenté, avec une ossature solide 

et des membres bien musclés. Le poil est serré et 

court, avec un sous-poil bien fourni, résistant aux 

intempéries. La hauteur au garrot varie entre 54 et 60 

cm, et le poids varie de 25 à 30 kg. Trois couleurs 

existent : jaune, noire et chocolat, cette dernière étant

plus rare. 

 

 Très équilibré, jamais agressif, il fait un chien

de compagnie très agréable. Mais c’est également un 

chien très actif, agile, sûr, tenace et d’allure vive. Il 

est précoce et astucieux, doté d’une finesse de nez 

remarquable et d’une très grande mémoire visuelle. 

Il est globalement sociable, doux, intelligent, plutôt 

calme, patient et obéissant. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le Flat-Coated Retriever est un chien de 

taille moyenne, court et arrondi. Son poil est dense et

plat. Il est puissant, mais sans lourdeur, grâce à une 

bonne ossature et des membres musclés. Lors de la 

marche, son allure est dégagée et facile. D’une 

grande résistance, robuste, vif, très rapide et très 

énergique, ce chien est classiquement considéré 

comme la « formule 1 des Retrievers ».  

 

Sensible, affectueux, gai, doux et docile, il 

est facile à vivre et son éducation est aisée. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tableau I : Présentation des 5 races de chiens utilisés à l’ECGA de Paris et la Région 
Parisienne
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L’hovawart est un chien musclé et élancé, 

de taille moyenne, sans lourdeur. Très résistant, 

vigoureux, énergique, doté d’un excellent flair, 

vigilant, mais jamais agressif sans raison, c’est un 

chien polyvalent. Son poil est également 

imperméable. C’est un compagnon agréable et 

fidèle, avec son caractère calme, doux, équilibré, 

affectueux avec ses maîtres. 

Tout comme pour les trois races précédentes, 

son éducation sera ferme, mais avec douceur. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le Golden Retriever est un chien un peu 

plus svelte que le labrador, bien que rustique. Sa 

stature est harmonieuse, bien qu’il soit solidement 

bâti. Il est actif et puissant. La hauteur au garrot et le 

poids sont sensiblement les mêmes que pour le 

Labrador. Son poil plus long présente un sous-poil 

serré, imperméable. Lors de la marche, son allure est 

énergique. Il est résistant, vigoureux, actif, doté d’un 

excellent nez et d’une mémoire remarquable. Doux, 

sensible, calme, loyal et obéissant, c’est également 

un compagnon très apprécié. 

Attention tout de même à l’odorat très 

développé (comme chez le Labrador), qui peut les 

inciter à avoir tout le temps le nez collé au sol, avec 

un port de tête bas qui n’est pas très compatible avec 

le travail de guidage (champ visuel signifiant réduit).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tableau I (suite) : Présentation des 5 races de chiens utilisés à l’ECGA de Paris et la 
Région Parisienne
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Le Berger Blanc Américain est un chien de taille 

moyenne également, au corps légèrement plus long 

que haut, bien musclé, au dos droit et à la croupe 

non fuyante. Le poil est de longueur variable, mais il 

ne craint pas les intempéries. Son allure est 

généralement de grande amplitude. Il doit être 

pondéré, bien équilibré, sûr de lui, vigilant, docile, 

courageux, mais attention, il peut avoir un caractère 

bien trempé et être difficile à gérer pour une 

personne peu sûre d’elle même. Il est vif, gai, loyal, 

et son intelligence subtile lui confère de réelles 

aptitudes à l’éducation. Cependant cette dernière 

doit être menée avec doigté et patience. 

Il est globalement plus sensible et plus réactif 

que le Labrador ou le Golden Retriever. La rapidité 

et la pertinence de son apprentissage peuvent s’en 

trouver fortement améliorées. Cependant, c’est à 

contrario un chien qui pourra être plus facilement 

distrait par des stimuli non signifiants pour son 

travail de guidage. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tableau I (suite et fin) : Présentation des 5 races de chiens utilisés à l’ECGA de Paris et la 
Région Parisienne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 41



 42



 L’Hovawart a un stop marqué 

également. Ses sourcils 

proéminents, et une rangée 

moyennement fournie de cils 

longs protègent plutôt bien les 

yeux. 

 Le berger Blanc a un stop peu 

marqué associé à une tête 

longiligne. Les sourcils sont peu 

prononcés. Les yeux très effilés, 

en amande, possèdent une rangée 

de cils courts. 

 Le labrador a un stop bien marqué 

sur une tête massive. Les yeux 

plutôt ronds possèdent une rangée 

de cils courts moyennement 

fournie, et sont surplombés par 

des sourcils proéminents. 

 Le Flat-Coated Retriever a un 

stop très effacé. Les sourcils peu 

marqués protégent peu les yeux, 

assez enfoncés dans les orbites. 

Une rangée bien fournie de cils 

longs borde les paupières. 

Le Golden Retriever a une tête 

massive. Le stop ainsi que les 

sourcils sont bien marqués. Ses 

yeux légèrement étirés en amande 

sont bordés d’une rangée fournie 

de cils longs. 

Tableau II : Différences morphologiques au niveau de la tête de 5 races de chiens 
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 Selon les morphotypes, les chiens ne sont pas tous égaux devant les variations 

climatiques. Les Labradors et Flat-Coated Retrievers, au pelage plutôt court et léger, seront 

sans doute moins affectés par les fortes chaleurs estivales que les Bergers, Golden et 

Hovawart, au pelage plus épais. Cependant, quelle que soit la race, il n’est pas rare, en été, de 

voir les chiens dévier parfois de leur chemin pour marcher à l’ombre ou pour mettre les pattes 

dans des caniveaux pleins d’eau. Cela n’est bien sûr pas souhaitable, et peut même se révéler 

dangereux dans certaines conditions. 

  Par ailleurs, en cas d’intempéries, et pour une protection équivalente sur le corps par 

l’intermédiaire du pelage, les Golden Retrievers, qui ont de longs cils bien fournis et un stop 

plus marqué que les Bergers blancs (cf. tableau II) seront sans doute mieux protégés par 

rapport aux gouttes de pluies susceptibles de leur tomber dans les yeux. Ainsi, moins gênés 

par la pluie, ils auront certainement moins tendance à baisser la tête lors de mauvais temps. 

De cette manière, ils pourront conserver un champ visuel moins centré sur le sol, contenant 

plus d’éléments signifiants pour le travail de guidage, et donc de meilleures capacités de 

travail par temps pluvieux. 

 

 Concernant le port de tête justement, c’est un élément très important dans l’efficacité 

du guidage. Sur ce point, on peut observer des différences raciales, mais qui ne sont pas 

absolues. Ainsi, il est vrai que les races à l’odorat très développé (Labrador, Golden retriever, 

Berger Blanc) pourront montrer une tendance plus marquée à marcher le nez près du sol, plus 

près des sources odorantes.  

 Cependant, les variations principalement observées sont plus de l’ordre individuel. Sur 

les photographies illustrant le tableau I, on peut nettement remarquer ces variations : 

« Tango » et « Sonate », respectivement le Berger Blanc et l’Hovawart ayant servi de modèles 

ont un port de tête très haut, tandis que « Saline » et « Sati », respectivement le Flat-coated 

Retriever et le Labrador portent la tête plutôt basse.  

Les premiers bénéficieront logiquement d’une portée visuelle sur une plus longue distance, le 

champ visuel signifiant étant plus large, permettant de mieux visualiser les obstacles lointains 

et/ou en hauteur, rendant leur travail de guidage plus efficace, par rapport aux deux autres, qui 

auront un champ visuel plus réduit, et pourront certainement moins facilement anticiper. 

« Rafale », le Golden retriever, a un port de tête intermédiaire. 
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2)     D’un point de vue sensoriel 

 

Les capacités sensorielles du chien n’ont pas la même étendue que chez l’homme. 

Elles sont notamment supérieures en ce qui concerne l’ouïe et l’odorat. Cette différence 

implique que l’homme et le chien perçoivent différemment le monde. 

Les organes des sens sont des intermédiaires entre le milieu extérieur et l’animal. La 

façon qu’a le chien d’appréhender l’espace dans lequel il évolue passe par sa perception, 

c’est-à-dire par le décodage et l’interprétation de ce qu’ont enregistré les différents organes 

sensoriels. Connaître le fonctionnement de ces organes, leurs capacités et leurs limites, est 

indispensable si l’on veut traiter ensuite des capacités perceptives du chien. 

 Les capacités visuelles seront particulièrement détaillées, car ce sont elles qui 

interviennent majoritairement dans le travail de guidage, mais les organes de l’olfaction, de 

l’audition et du sens tactile ne seront pas oubliés, car ils ont eux aussi leur importance. 

 

a) La vision 

 

Les capacités visuelles du chien affectent de façon directe sa capacité à s’engager à un 

haut degré de performance dans des actions visuellement orientées, comme l’est l’action de 

guider un aveugle, par exemple. Ainsi, dans tous les domaines utilitaires faisant intervenir le 

chien, il est très intéressant, dans le cadre de la phase d’éducation, de savoir comment voit le 

chien, de manière à optimiser les stimuli visuels utilisés au cours de l’apprentissage de son 

futur travail. 

 La littérature concernant la vision du chien est assez éclatée entre les approches 

physiologique, ophtalmologique, neuro-anatomique, électrophysiologique, etc. 

 L’approche synthétique de cette question : « comment voit le chien ? », est d’autant 

plus complexe que la compréhension actuelle de nombreuses composantes de la vision canine 

est imparfaite. La réponse sera donc forcément incomplète. Deux autres paramètres 

compliquent également cette étude. Il s’agit, d’une part des grandes différences inter-raciales 

au sein de cette espèce. D’autre part, la description par l’homme des capacités visuelles 

d’espèces non humaines est nécessairement couchée en termes de capacités visuelles 

humaines, et de ce fait, peut ne pas donner une représentation fidèle, correcte de la perception 

visuelle des animaux. 
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On peut tout de même apporter des éléments de réponse en décrivant notamment 

l’acuité visuelle du chien, sa capacité à percevoir les formes ou les couleurs, les qualités 

distinctives d’un objet. Cette partie de l’étude s’appuiera principalement sur un article de 

Miller et Murphy, intitulé "Vision in Dogs"(31). 

 La synthèse de ces différents paramètres permettra de se représenter la perception 

visuelle du monde chez le chien. 

 L’ensemble des considérations, anatomiques ou fonctionnelles, est illustré sur les 

figures n°2 à16. 

Nous allons commencer par rappeler succinctement l’anatomie et la physiologie de 

l’œil, de ses annexes, et des voies visuelles. 

 

 D’UN POINT DE VUE ANATOMIQUE ET PHYSIOLOGIQUE 

 

 La région orbitaire est circonscrite par le bord orbitaire de la face. Elle est recouverte 

par les paupières supérieure et inférieure. Dans les angles (médial et latéral) de l’œil, les 

paupières sont réunies par des commissures (respectivement médiale et latérale). La fente 

palpébrale laisse voir le bulbe de l’œil (cornée, iris et pupille au centre, sclère à la périphérie 

et, dans l’angle médial de l’œil, la caroncule lacrymale et la troisième paupière). Les cils 

bordent la partie supérieure seulement, et quelques poils tactiles supra orbitaires surplombent 

la région (Fig. n°2). 

 Le volume de l’œil du chien est de 4,9 à 6,7 cm3, sa masse se situe entre 5 et 7 g. 

La conformation quasi sphérique du bulbe de l’œil présente des avantages certains, eu égard à 

ses propriétés optiques : 

- La solidité : pour un organe mou contenant des structures délicates comme 

l’œil, le volume sphérique est celui qui offre la plus grande résistance ; 

- L’équidistance relative de la vitre cornéenne et de la surface sensible 

rétinienne, quelle que soit l’incidence des rayons lumineux, qui facilite la mise 

au point de l’image ; 

- La symétrie axiale des lentilles de l’œil en fait un système optique centré, qui 

d’un objet punctiforme, donne une image punctiforme (stigmatisme) ; 

- La possibilité de pivotement à l’intérieur de l’espace orbitaire, qui permet de 

fixer les objets sans devoir bouger à priori la tête ou le corps. 
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Figure n°2 : Organisation générale de l’œil et de ses annexes, d’après (11)  
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Figure n°3 : Coupe transversale du bulbe de l’œil, d’après (11)  
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L’œil est un système clos formé de trois tuniques emboîtées, abritant des milieux 

transparents. Les tuniques reprennent la disposition générale du système nerveux central : 

méninge fibreuse, méninge vasculaire, substance nerveuse (blanche et grise) dans laquelle 

sont inclus les éléments transducteurs du stimulus lumineux, les cellules photoréceptrices. Les 

structures transparentes permettent le passage de la lumière jusqu’à la surface photosensible 

qui tapisse le fond de l’œil. Il s’agit de la cornée, des milieux de l’œil (humeur aqueuse dans 

les chambres antérieure et postérieure, et corps vitré dans la chambre vitrée) et du cristallin, 

lentille convergente interposée (Fig.n°3). 

 

 Les tuniques du bulbe 

 

La tunique fibreuse est formée, dans sa partie antérieure, par la cornée, transparente, 

et se poursuit postérieurement par la sclère, qui forme une coque blanche. Le limbe cornéen 

marque la jonction scléro-cornéenne (Fig.n°3). 

La lame épisclérale est un tissu conjonctif lâche qui permet le glissement du bulbe 

relativement à la gaine du bulbe. 

 

La tunique vasculaire est la membrane porte-vaisseaux de l’œil, irriguée par les 

vaisseaux ciliaires et conjonctivaux. Elle comprend trois zones topographiquement et 

structurellement distinctes : 

- La choroïde assure la vascularisation des couches externes de la rétine et forme un 

miroir réfléchissant (le « tapis clair ») au fond de l’œil, autour de l’aire centrale de la rétine. 

Son épaisseur ne dépasse pas 0,2 mm. 

- Le corps ciliaire, placé en avant de la choroïde, produit l’humeur aqueuse et peut 

également, par un réseau de fibres, faire avancer ou reculer le cristallin, mais ce mécanisme 

d’accommodation chez le chien est relativement réduit ; 

-L’iris est le diaphragme de l’œil, centré sur une ouverture circulaire, la pupille. Sa 

face antérieure présente des plis, recouverts par un épithélium pigmenté qui donne sa couleur 

à l’iris. Le muscle sphincter de la pupille ferme le diaphragme irien sous l’influence du 

système nerveux parasympathique, tandis que le muscle dilatateur de la pupille ouvre le 

diaphragme, sous l’influence  du système nerveux orthosympathique. 
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La rétine tapisse, quant à elle, l’ensemble de la chambre noire de l’œil. La partie 

optique de la rétine recouvre la choroïde, qui la nourrit. La rétine est l’unité sensorielle de 

l’œil, composée de trois couches de neurones successives (Fig.n°4). 

Histologiquement, on peut compter 10 couches cellulaires rétiniennes. La première 

couche, la plus externe, constitue la rétine pigmentaire. Les cellules de cet épithélium 

renferment des pigments mélaniques dans la zone sans tapis (ou tapis sombre) alors qu’elles 

ne sont pas pigmentées dans la zone du tapis (ou tapis clair), et laissent donc apparaître des 

pigments dérivés de la guanidine, très réfléchissants, inclus dans la choroïde sous-jacente. 

Cette zone du tapis clair forme globalement un demi-cercle au-dessus  du disque optique (cf. 

Figure n°5). 

Les neuf autres couches cellulaires forment la rétine sensorielle. La première couche 

est celle des photorécepteurs. Le chien possède deux types de photorécepteurs : les cônes et 

les bâtonnets. Les cônes (qui représentent environ 5% du nombre total des photorécepteurs) 

forment le système photopique (vision en forte luminosité), tandis que les bâtonnets forment 

le système scotopique (vision en faible luminosité). Contrairement à la rétine humaine, la 

rétine animale ne présente pas de région dépourvue de bâtonnets, telle que la fovéa, 

responsable de la discrimination spatiale fine. Il existe cependant, dans l’aire centrale ou 

macula, située dorso-latéralement par rapport au disque optique, une concentration plus 

importante de cônes. Le disque optique, qui est dépourvu de photorécepteurs, constitue le 

point aveugle de la rétine. 

 C’est dans la couche des photorécepteurs que s’initie le message visuel. 

 La couche nucléaire interne de la rétine contient ensuite les noyaux des cellules 

bipolaires, qui sont les premières cellules nerveuses à acheminer l’information visuelle 

jusqu’au système nerveux central. La couche des cellules ganglionnaires contient les corps 

cellulaires et les dendrites des cellules ganglionnaires, qui constituent le deuxième relais 

neuronal de l’information visuelle. Dans la couche des fibres nerveuses, les axones non 

myélinisés des cellules ganglionnaires cheminent parallèlement les unes par rapport aux 

autres et convergent vers le disque optique. Puis, ces fibres se myélinisent et forment le nerf 

optique. 
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Figure n°4 : Structure de la rétine, unité sensorielle composée de trois  relais neuronaux, 
d’après (41)
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Figure n°5 : Structure schématique du fond d’œil, d’après (41) 
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Figure n°6 : Fonction de l’épithélium pigmentaire et du tapis, d’après (41)
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 Physiologiquement parlant, les photorécepteurs constituent le point de départ du 

message visuel (traduction de l’énergie lumineuse en énergie électrique). Cela est possible 

grâce aux pigments visuels (ou photopigments) contenus dans les photorécepteurs (Fig.n°6). 

Ces pigments visuels ont la capacité d’absorber les photons lumineux.  Chaque photopigment 

est caractérisé par une longueur d’onde dans laquelle l’absorption est maximale (= pic 

d’absorption maximale). Selon leur nature, ils sont capables d’absorber toutes les longueurs 

d’ondes entre 400 et 700 nanomètres (nm) (d’après (23)). 

La rhodopsine, qui est le pigment contenu dans les bâtonnets, présente une courbe 

d’absorption spectrale avec 2 pics : un dans l’ultraviolet, et l’autre dans le spectre visible, 

entre 506 et 510 nm chez le chien, ce qui correspond au bleu-vert. Ce pigment permet la 

vision en faible luminosité, mais ne permet pas la distinction des couleurs. 

Les iodopsines sont des pigments encore mal connus, qui sont contenus dans les cônes 

uniquement. Chez l’homme, on distingue trois types d’opsines : 

- L’érythrolabe, sensible au rouge (pic d’absorption max = 570 - 577 nm) 

- Le cyanolabe, sensible au bleu (pic d’absorption max = 445 - 447 nm) 

- Le chromolabe, sensible au vert (pic d’absorption max = 535-540 nm) 

Chaque opsine définit un type de cônes. Dans l’espèce canine, les érythrolabes seraient 

absents, et le chien ne possèderait donc que des cônes sensibles au bleu et au vert. 
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 Les chambres et milieux de l’œil 

 

Les rayons lumineux qui pénètrent dans l’œil y sont déviés en passant d’un milieu 

transparent à un autre, du fait que les réfringences sont différentes. Les dioptres les plus 

importants sont la cornée (d’une puissance d’environ 40 dioptries) et le cristallin (environ 20 

dioptries). C’est donc la cornée, et non le cristallin, qui représente l’élément majeur de la 

focalisation de la lumière sur la rétine. Le cristallin y contribue quant à lui pour un tiers. Par 

contre, il joue un rôle prépondérant dans l’accommodation au cours de la vision rapprochée. 

 

 La chambre antérieure du bulbe est l’espace compris entre la cornée et l’iris. La 

chambre postérieure du bulbe communique avec la précédente par la pupille et se trouve 

étroitement circonscrite par l’iris et la face antérieure du cristallin. Ces deux chambres sont 

baignées par l’humeur aqueuse. 

 La chambre vitrée occupe près des deux tiers postérieurs du bulbe, entre le cristallin 

et la rétine optique. Le corps vitré est un gel qui se moule sur les parois de la chambre vitrée. 

 

 Les organes accessoires de l’œil 

 

Les organes accessoires de l’œil le maintiennent dans ses rapports anatomiques et dans 

sa fonction. Nous allons aborder rapidement les muscles du bulbe, les paupières et l’appareil 

lacrymal. 

Les muscles bulbaires sont au nombre de sept : quatre muscles droits (dorsal, ventral, 

médial et latéral) pour orienter le regard, deux muscles obliques (dorsal et ventral) pour faire 

pivoter l’œil dans certaines positions de la tête, et un muscle rétracteur du bulbe, pour tirer le 

bulbe vers le fond de l’orbite et faire saillir la troisième paupière. Chez le chien, la 

musculature oculomotrice est relativement peu développée. 

 

Les paupières constituent les volets protecteurs de l’œil. Leur face antérieure est 

recouverte par la peau, finement velue, mince et lâche. Leur face postérieure l’est par la 

conjonctive palpébrale, adhérente. Le bord libre des paupières délimite la fente palpébrale, par 

laquelle on peut voir le bulbe oculaire. 
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Enfin l’appareil lacrymal est un système hydraulique déclive permettant à la fois 

l’hydratation nécessaire à la transparence de la face antérieure de la cornée, la lubrification 

conjonctivale nécessaire aux mouvements oculaires, et l’évacuation des corps étrangers par un 

mécanisme de chasse. La glande lacrymale forme une minuscule lentille dorso-latéralement 

au bulbe de l’œil. Une vingtaine de minuscules conduits excréteurs évacuent le liquide 

lacrymal dans le cul-de-sac conjonctival supérieur. Les clignements des paupières le 

répartissent à la surface de la cornée. Le liquide descend dans le cul-de-sac conjonctival 

inférieur, puis il est évacué vers les narines par le conduit nasolacrymal. 

 

 Les voies visuelles 

 

Les deux nerfs optiques se rejoignent au niveau du chiasma optique, où une partie des 

fibres rétiniennes décusse (Fig.n°7 et 8). Le tractus optique possède deux racines, de sorte que 

l’information visuelle primaire, qui gagne primitivement le centre mésencéphalique de 

traitement visuel, rejoint aussi et surtout le relais thalamique vers les aires primaires du 

néocortex cérébral (nous détaillerons tout cela un peu plus loin). 

Il semblerait (16) que le nombre de fibres du nerf optique qui déçussent soit une 

indication de l’importance relative de la vision binoculaire. Chez le chien, un quart seulement 

des fibres décusse, contre la moitié chez l’homme. 
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Figure n°7 : Les voies visuelles nerveuses sur une coupe transversale du cerveau, d’après (37) 

Cervelet 
Collicule rostral 

Noyau géniculé 
latéral

Aires visuelles 
corticales

Bulbe de l’œil 

Chiasma optique 

Nerf optique 

Hypophyse 

Nerf oculomoteur
Formation réticulée 

Tronc cérébral 
Noyaux terminaux

Figure n°8 : Décussation des voies visuelles au niveau du chiasma optique, d’après (11)
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 Ceci posé, nous pouvons désormais nous intéresser aux capacités perceptives du chien. 

Nous commencerons par la capacité du chien à percevoir la lumière et le mouvement, 

capacités qui sont en général considérées comme les éléments fondamentaux de la vision. 

Puis nous verrons d’autres facteurs comme la perception de l’espace, l’acuité visuelle et la 

capacité de percevoir les couleurs et les formes, qui jouent également un rôle important dans 

la vision canine. 

 

 D’UN POINT DE VUE PERCEPTIF 

 

 La perception de la lumière 

 

 Le système de perception visuelle du chien s’est adapté à l’exploitation d’une niche 

écologique particulière en augmentant les performances visuelles dans les conditions de basse 

luminosité, mais il garde quand même un bon niveau de fonctionnement pour un large 

éventail de conditions lumineuses, lumière du jour incluse (cf.(31)). 

 Au début du siècle, Pavlov concluait déjà que la capacité du chien à analyser 

l’intensité de la lumière, dans des conditions de faible luminosité, était si bien développée que 

les expérimentateurs humains étaient incapables de déterminer cette limite avec leurs seuls 

sens. 

 La perception visuelle du chien en lumière faible passe par plusieurs mécanismes : 

chiens et hommes utilisent tous les deux les photorécepteurs à rhodopsine en lumière basse, 

mais, chez le chien, ces récepteurs sont largement prédominants en nombre, y compris dans la 

partie centrale de la rétine, contrairement à l’homme, chez qui cette région contient 

essentiellement des cônes, dont la fonction est surtout orientée vers la perception des couleurs 

et la vision en lumière vive. 

 Par ailleurs, entre les deux espèces, la rhodopsine est très légèrement différente dans sa 

structure. Chez le chien, son pic de sensibilité, dans le spectre de la lumière visible, se situe 

dans une gamme de longueurs d’onde de 506 à 510 nanomètres et, comme c’est typiquement 

le