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 I : Introduction 

L’âne (Equus asinus)  est un ongulé des périssodactyles et le plus

petit de la famille des Equidés (Grinder et al, 2006).L’âne peut vivre sans

l’homme, mais l’homme ne peut rien faire sans le travail, le sacrifice, la

souffrance  de  l’âne  qui  l’a  accompagné  depuis  longtemps,  dans  tous

climats,  il  a  servis   humblement  et  passionnément   plus  que tous  les

animaux (Yilmaz et al, 2013).

Dans plusieurs pays l’âne est appelé le cheval du pauvre mais il est

tout à fait différent du cheval (Yilmaz et al, 2012)  Toutefois sa contribution

dans  l’économie  rurale  a  été  généralement  ignorée.  L’introduction  de

mécanisation  de  l’agriculture  minimise  le  besoin  des  équins.  Un  petit

nombre d’animaux sont d’une manière ou d’une autre exclues de travail

car  ils  sont  considérés  comme  animaux  de  compagnie,  cette  valeur

émotionnelle est meilleur que leur valeur économique actuelle (Gelasakis

et Papadopoulos ,2010).

Des maladies telle que la peste bovine et certaine maladie de la

cavité buccale et des pattes surviennent chez les bovidés, qui n’ont pas

d’incidence sur l’âne  ce qui les rends très importants (Ebangi et al, 1998).

D’ailleurs il  est utilisé dans des recherches de maladies importantes de

cheval comme l’anémie infectieuse des Equidés (Cook et al ; 2001). 

En Kabylie comme dans tout le Maghreb, l’âne est souvent l’animal

le plus employé aussi bien dans le travail  que comme bête de selle, et

parfois même les deux (Camps et al , 1998).

Il est  aussi le thème de beaucoup d’études scientifiques et des projets de

sa   préservation.  Les  axes  les  plus  communs  des  discussions  sont  les

caractéristiques phénotypiques des ânes  (Vlaeva et al, 2016). 

Pour cela on a pensé a déterminer les caractéristiques phénotypiques de

l’âne de notre région.
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 Quelles sont les caractéristiques morphologiques  phénotypiques de l’âne

dans la région de Kabylie ?
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II. Historique 

II. 1 Systématique de l âne 

Tableau I : systématique de l’âne (Langlois, 1973).

 Embranchement:6  Vertébrés
 Classe:  Mammifères
 Famille:  Equidés
 Super-ordre:  Ongulés
 Ordre:  Périssodactyles
 Genre :  Equus
 Espèce :  Asinus

L'Âne sauvage d'Afrique   (  Equus africanus  ) est ancêtre de l'Âne domestique. (Mammel,

2013).

 Equus asinus africanus , l'âne sauvage de Nubie. ( LANGLOIS, 1973)
 Equus asinus asinus tableau (I), l'âne domestique. (LANGLOIS, 1973)
 Equus asinus somalicus , l'âne sauvage de Somalie. (LANGLOIS, 1973)
 Des  ânes  sauvages  asiatiques,  Equus  hemionus  et Equus  kiang (Albano  et  al,

2004).

II.2  Terminologie

« Âne » est le nom vernaculaire généralement donné aux animaux mâles. La femelle

porte le nom d'ânesse et le petit, d'ânon. Un mâle reproducteur s'appelle un baudet. Le terme

d'âne commun désigne en principe l'âne sans race, qui ne répond à aucun standard particulier.

( Praneuf, 2002)

II.3  Phylogénie

Des  études  génétiques  réalisées  par  des  chercheurs  du  CNRS  du  Laboratoire

d'écologie alpine viennent de montrer que c'est en Afrique du Nord-Est que l'âne aurait été

initialement domestiqué.  Ces travaux sont publiés dans la revue Science datée du 18 juin

2004.

L'équipe  du  CNRS  a  recherché  l'origine  de  l'âne  domestique  en  effectuant  des

prélèvements biologiques sur 427 animaux domestiques, dans 52 pays de l'Ancien Monde.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mammal_Species_of_the_World
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%82ne_sauvage_de_Somalie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Equus_asinus_africanus
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Les  chercheurs ont  analysé  pour  chaque  individu  une  séquence  précise  de  l'ADN

mitochondrial. Des séquences de la même région ont également été étudiées chez des ânes

sauvages  d'Afrique  de  l'Est  et  d'Asie  du  Sud-Ouest,  des  régions  où  sont  apparues  les

domestications  de  nombreux  animaux.  L'analyse  phylogénétique  a  révélé  chez  les  ânes

domestiques deux lignées qui auraient divergé entre 300 000 et 900 000 ans, c'est-à-dire bien

avant leurs domestications. Ces résultats suggèrent donc qu'il existe deux origines maternelles

distinctes pour l'âne domestique. Pour en connaître l'origine, les chercheurs ont comparés ces

séquences d'ADN avec celles obtenues chez les ânes sauvages asiatiques et africains.

« Cette comparaison exclut sans aucun doute une origine asiatique. En revanche, l'une des

deux lignées d'âne domestique est extrêmement proche de l'âne sauvage de Nubie, et l'autre se

rapproche de l'âne sauvage de Somalie. Il est donc légitime de penser que la domestication de

l'âne  s'est  produite  uniquement  en  Afrique,  et  qu'il  y  a  deux  origines  africaines  à  cette

domestication » commente Pierre Taberlet, le directeur du Laboratoire d'écologie alpine. Cette

hypothèse est de plus confirmée par le fait que le niveau de polymorphisme est bien plus

élevé  en  Afrique  du  Nord-Est  (Egypte,  Soudan,  Somalie,  Ethiopie,  Erythrée)  que  partout

ailleurs  dans  l'Ancien  Monde.  En  effet,  on  sait  que  plus  l'on  est  proche  d'une  zone  de

domestication, plus les espèces sont diversifiées (Albano et al, 2004).

                                     

II. 4  Caractéristiques de l’âne

Le poids varie selon les individus et la race, de 80 kg pour un âne nain à 480 kg pour

un baudet du Poitou, la hauteur du garrot va de 0,80 m à 1,60 m en moyenne, le corps allongé

mesure de 0,9 m à 1,60 m, le dos est légèrement en oblique depuis le garrot, est constituée de

vertèbres dorsales très développées, c'est pourquoi les ânes ont le dos saillant et fort, la tête est

allongée,  le  museau  blanc,  le  bout  du  nez  noir  et  l'œil  en  amande,  Les oreilles pointues,

plantées haut, elles mesurent en général la moitié de la longueur de la tête,  le pied de l'âne.

(Raveneau et al, 1996).
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II. 5  L’utilisation de l’âne  

L'âne est fondamentalement un outil de travail indispensable dans les exploitations

agricoles. (CHAPPEZ, 1994).

Le transport des personnes et des biens en raison de leur capacité à porter de lourdes

charges, Les ânes et l'armée, Les promenades à dos d'ânes pour enfants (CHAPPEZ, 1994).,

Les courses d'ânes, comme animal de protection (Sandra, 2001), des bêtes de la ferme. Il est

aussi utilisé comme tracteur agricole figure (1).

Figure 1 : Ane en travaux de labour de la terre.  (CHAPPEZ, 1994)
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III  Aperçu sur l’âne  

III.1  En général 

III.1.1  L’alimentation de l'âne 

L'âne  est  un herbivore  qui  se  nourrit  d'herbe,  de  fleurs  et  de foin.  Il  ne  peut  pas

absorber  beaucoup de nourriture  lors  d'un repas  et  doit  manger  régulièrement  des  petites

quantités.  Consomme  entre  10  à  15  litres  d'eau  par  jour.

(Oberwil et al, 2008).

III.1.2  La reproduction chez L'âne 

Le mâle reproducteur s'appelle un baudet et la femelle s'appelle une ânesse. Sa durée

de  gestation  est  de  11 mois.  À la  naissance,  le  petit  pèse  entre  10  et  40  kg,  il  marche

généralement dans les 2 heures qui suivent sa naissance. (Oberwil et al, 2008).

III.1.3  Espérance de vie de L'âne 

L'âne vit entre 30 et 40 ans et parfois jusqu'à 50 ans. C'est un animal robuste qui est

peu malade (Oberwil et al, 2008).

III.1.4  Signes particuliers chez L'âne 

Il est très prudent. Quand il juge un passage dangereux et qu'il n'a pas confiance en son

maître,  il  refusera  d'avancer  aveuglément,  même  si  on  le  tape.

L'âne peut s'accoupler avec d'autres animaux du genre Equus. Si un âne « s'hybride » avec

une jument, ils donneront naissance à un « mulet » ou une « mule ». Le petit d'un étalon et

d'une ânesse est un « bardot » et celui d'un âne et d'un zèbre est un « zébrâne ». (Oberwil et

al, 2008).
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III.2.5  Les races d’âne 

III.2 .5.1 L’âne sauvage africain 

Ces ânes sont essentiellement localisés dans les zones arides de la

Corne de l'Afrique. On distingue en général trois sous-espèces : l’âne de

nord africain, le nubien et le somalien. (Oberwil, 2008)  

Peut-être originaire d’Egypte, qui s’est répandu dans le monde entier

du fait de son aptitude au travail. Il toise de 1 m à 1,30 m, présente le plus

souvent une robe grise à bande cruciale, mais d’autres couleurs existent

(DENEL 2001).

III.2.5. 2  Les ânes domestiques

1- L’âne en France 

En France selon Colbert en 1665 en partenariat avec les organisations publiques et privés.

Le nombre était de 20000 dans les années 1980. Comme c’est un animal de compagnie et de

randonné leur nombre est augmenté à 40000. (Oberwil et al, 2008).

 L’âne de province 

Il  est  de taille  1,20-1,33 cm, une tête  est  bien droite  attachée au cou solide,  longues

oreilles sa robe est grise  avec une bonde dorsale, une bonde blanche au tour des yeux, ses

membres puissant lui permettant de s’adapter de traverser les pistes des montagnes,  figure (2)

(Oberwil et al, 2008).
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Figure 2 : Ane de province (Oberwil et al, 2008). 

 L’âne de Corse 

Il est gris ou noir figure (3) taille de 0,98m au garrot. Il existe deux types d’âne, le petit gris et

le Croisé  noir. Il est utilisé comme animal de selle pour les touristes, ni le gris ni le noir ne

sont reconnus comme race. (Oberwil et al, 2008).
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Figure 3 : Ane de corsé (Oberwil et al, 2008).     

 L’âne de cotentin  

Il  est de taille moyenne 1,20-1,35m ossature solide figure (4). La robe est gris cendré, bleuté,

avec une croix de Saint André, avec ou sans rayure sur les jambes, le dos droit et la tête

rectiligne. Atteints la maturité à 4 ans (DENEL, 2001).
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Figure 4 : Ane de cotentin (Oberwil et al, 2008).

2- L’âne de Grèce  

Figure 5 : Ane de Grèce (Oberwil et al, 2008).
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Les ânes de Grèce sont caractérisés par une grande diversité phénotypiques, un cops

allant jusqu’à 1,50m et un poids de 90-180Kg figure (5), ils sont utilisé comme attracteurs

pour  les  touristes,  l’à  où  les  véhicule  automobile  ne  sont  pas  autorisés,  l’âne  et  le  vélo

assurent le transport local. (Oberwil et al, 2008).

 

3- L’âne en Turquie

En Turquie les ânes sont utilisés pour la traction et l’équitation. De toute évidence l’homme

remplace l’animal si le moteur est disponible, abordable, rentable et socialement acceptable

figure (6) (Yarkın et al ,1962).

Figure 6 : L'âne de l’ Anatoli (Oberwil et al, 2008). 

4- L’âne en Espagne 

Hauteur au garrot 1,36m, poids 350Kg, couleur noir avec des nuances caractéristiques

sur la bouche autour des yeux figure (7), sur le ventre et les jambes. Un profile concave connu

pour sa longévité et sa vaillance (Oberwil et al, 2008).
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Figure 7 : L’âne  de l’Espagne (Oberwil et al, 2008).

5- L’âne en Afrique 

Peut-être  originaire  d'Egypte,  qui  s'est  répandue  dans  le  monde  entier  du  fait  de  son

aptitude au travail. Elle est de taille 1m à 1,30m, se présente, le plus souvent, sous robe gris

souris  à  bande  cruciale,  mais  d'autres  couleurs  existent  (notamment  le  blanc).  Ils  pèsent

généralement entre 120 et 180 kg. (Oudman, 2004).

6- L’âne au Maroc  

Ont une taille comprise entre 0,90 m et 1,30 m. Ils sont généralement de robe grise ou baie

brune (Ouragh  et al non datée)

7- L’âne en Algérie 

Dans la tradition targuie figure (8), l'âne a un statut bien différent du « chameau » aləm,

animal noble et prestigieux. Si l'âne est au bas de la hiérarchie des animaux domestiques, il est

cependant figuré dans les peintures rupestres qui jalonnent le Sahara, soulignant l'existence

ancestrale de l’Equus asinus, âne sauvage africain (Foucauld, 1922). 

Il  reste  considéré  dans  la  société  touarègue  comme  un  animal  impur  et  porteur  de

malédiction tout comme le chien. (Foucauld, 1922).
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Figure 8 : L'âne chez les touarègues (Vaudour, 2009)

Le mépris qu'inspire l'âne se traduit dans ce proverbe : « Les gens de la parole disent :

l'âne est digne des tiques, mais il n'en a pas », ce que les Touaregs considèrent comme une

profonde injustice car les nobles chameaux en attrapent (Bernus, 2003).  

Et  s'ils  sont  mécontents de l'accueil  qui leur  est  réservé lors de visite  du mari,  ils

deviennent insultants et se référent à l'âne pour exprimer leur mépris : « L'âne vaut mieux que

toi ! Et pourtant il l’utilise comme cachette de l’épouse avant qu’elle soit retrouvée par son

marie. Le choix de l'âne comme cachette est judicieux : en effet, qui irait chercher les jeunes

femmes dans cet animal commun qui se fond dans le décor du quotidien ? Les deux héroïnes

se nichent là où on ne les attend pas : dans un vulgaire âne et non dans un noble chameau.

(Vaudour, 2009)

 L’âne en Kabylie 

 Il est trouvé ou recherché des explications d’ordre pratique à ces mutilations dont les

plus courantes sont la fente des narines et l’arrachage de la cornée. Une enquête effectuée sur

le portage de l’eau en Algérie par  (Lefebvre et  al ; 1965), dans 228 centres, a révélé que le

pourcentage des ânes dont les narines ont été fendues montait à 38 % en Kabylie. (Camps et

al, 1998).
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Beaucoup  d’âne  possèdent  des  narines  fondues,  pour  que  l’animal  puisse  mieux

respirer. Cette explication plausible ne peut cependant satisfaire l’enquêteur Les ânes ainsi

mutilés sont toujours dits d’origine extérieure au groupe familial ou villageois. (Camps  et al,

1998)

Quant  à  la  pratique  barbare  qui  consiste  à  arracher  la  cornée  de  l’œil,  elle  est

heureusement plus rare 15 % en Kabylie. Cette mutilation « sauve » l’âne jaloux qui périrait

s’il  voyait  manger  une  autre  bête  alors  qu’il  en  est  empêché.  En  Kabylie  l’âne  est

certainement l’animal le plus employé comme bête de travail que comme bête de selle. Mais

dans toute la Kabylie il n’existe pas d’ânesse.  (Camps et  al, 1998), toutefois il existe des

régions où ils font que l’élevage d’ânesses et que c’est la possession de l’âne qui est interdite

(Kacel, communiqué pers)

L’ânesse est en effet frappée d’un interdit total et absolu.  Carette en(1849) ; dans son

étude sur la « Kabylie proprement dite » précise cette interdiction dans la tribu des Aït Ouart

ou Ali au sud-est de Bejaïa. Les ânesses sont proscrites et l’élevage de l’âne est interdit.

 Le mépris général de l’ânesse en Kabylie. Un Kabyle n’en accepte jamais la propriété.

(Daumas  et al ,1847)

Cette opinion est corroborée par Devaux  en (1859) dans son étude sur les Kebaïles

parue en)  qui précise que chez les Aït Djennad, ce serait sur l’injonction du marabout Sidi-

Mansour, dont la zaouïa jouit  aujourd’hui  encore d’une très grande influence sur toute la

Kabylie,  la  malédiction  qui  pèse  sur  le  possesseur  d’une  ânesse  entraîne  en  particulier

l’impuissance, mal hautement redouté en Kabylie. Ce marabout, toujours vénéré, vivait au

milieu du XVIe siècle. Ceci permet donc de fixer approximativement la date de cet interdit. A

l’interrogation ils disent ne pas en connaître la raison. Ils disant seulement : « c’est l’habitude,

la coutume ». D’autres affirment que ce serait honteux et que la présence d’une ânesse serait

gênante vis-à-vis des femmes. Cette explication n’est guère satisfaisante, dans une étude de la

sorcellerie au Maroc, dit que pour devenir sorcier il faut avoir eu un rapport avec une ânesse

(Devaux, 1859)
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 Dénomination berbère de l’âne 

Il  existe  en  berbère  deux  dénominations  fondamentales,  très  largement  répandues  de

l’âne :

- aγyul (pluriel. Iγyal) connu dans tous les parlers berbères nord (Maghreb et nord Sahara) ;

-  ayzed ḍ  /  ayzid ḍ  caractéristique  des  parlers  «  orientaux  »,  essentiellement  sahariens  et

touareg. (Basset, 1936)

Aγyul pourrait bien être une dénomination liée à la coule et dériver du verbe (touareg)

iγwal « être brun » γyul.  Ayzid ḍ  ait été la dénomination primitive de l’âne (autochtone) et

qu’aγyul  se  soit  imposé  dans  la  zone  maghrébine  proprement  dite  après  que  l’âne  brun

désigné par sa couleur : « le brun  s’y soit répandu (Campes  al, 1988).

IV.   Détermination de l’âge  

Chez l'âne, la deuxième molaire définitive apparaît de 5 à 9 mois plus tôt que chez le

cheval, soit vers les 15 mois figure (9). Les prémolaires et molaires (dents jugales) atteignent

leur longueur maximale à l’âge de 4 ans. L’âge peut être identifié grâce à la table dentaire

comme décrit (Daveze et al, 2002). 

Les canines sont présentes chez le mâle, tandis que chez la femelle, les canines, ou

vestiges de celles-ci, sont rarement observées. L'âne a un plus grand degré d’anisognathie par

rapport au cheval. Les troubles fréquents de dentition chez l’âne sont l’usure irrégulière, la

parodontose  avec  dépôt  de  tarte  et  les  fractures  des  incisives  et  les  canines.  Pour  les

prémolaires et les molaires, une denture en escalier, une denture lisse et des fractures.
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Figure 9 : Dentition de l'âne (Daveze et al, 2002 modifié).

12 4ans2 ans 3 ans

9-10  ans8-9 ans6-7 ans5-6 ans

 11-13 
ans

22-25 ans15-17 ans
13-15 ans

30 ans25-28 ans



16

V.  Estimation du poids 

 La barymétrie 

Cette  méthode  d'estimation  du  poids  vif  utilise  la  relation  entre  le  poids  et  des

mensurations convenablement choisies (Vall et al, 1996)

La meilleure équation à utiliser pour estimer le poids vif d’un âne adulte est de prendre

deux  mesures  parmi  les  quatre  sur  l’âne  à  savoir ;  le  périmètre  thoracique,  le  périmètre

ombilical la hauteur au garrot et la longueur du corps (Pearson et Ouassat,  2000).

VI. Caractéristiques morphométriques  de l’âne 

Tableau II : les principales mensurations prises :

La mesure La mesure 
LT longueur  de  la

tête

HCn Hauteur  au

canon
LO longueur  de

l’oreille

LPa longueur de pate

antérieure
LC longueur du cou HG Hauteur  au

garrot
PT Périmètre

thoracique

LD longueur du dos

PP Profondeur  de

poitrine

HD Hauteur au dos

LaP Largeur  de

poitrine

LH Largeur  de  la

hanche
HCp Hauteur  à  la

croupe 

LCr longueur  du

corps
PCn Périmètre  du

canon

PO Périmètre

ombilical
LCn longueur  de

canon

 Quelques équations utilisées dans la littérature  

1) Poids = HG p 0,24 *PT p 2,576*0,000252  (Eley et al, 1993)
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2) poids = PO p 2,3/302  (Pearson et Ouassat,  1996) 

3)poids = PT p 1,95 x LC p0, 85 / 3835 (Vall et al, 1998)

Pearson et Ouassat (1996) ont établis un nomogramme facile à utiliser pour l’estimation du

poids vif d’un âne à partir de deux mensurations, à savoir la longueur du corps et le périmètre

thoracique figure (10).

HG : périmètre thoracique, TL : langueur du tronc, LW : poids vif

Figure 10 : Nomogramme le plus utilisé pour l'estimation du poids
(Pearson et Ouassat 1996).

VI.1  Utilité du poids vif 

Connaître le poids vif d'un animal de trait, c'est être en mesure d'adapter son travail à

sa capacité physique, puisque la force de traction produite par un animal est fonction de son

poids  vif.  Sa  capacité  à  produire  un  effort  sur  une  longue  durée  dépend  de  ses  réserves

corporelles (Vall et al, 1996).

Le poids vif (PV) donne une indication de la force de traction d'un animal, donc de la

puissance instantanée dont dispose le paysan. La puissance (P) est le produit de la force (F)

par la vitesse de l’animal (v, peu variable pour une espèce donnée) : P = F x v. La force de

traction  est  proportionnelle  au  poids  vif  (PV).  Donc  la  puissance  instantanée  est

approximativement proportionnelle au PV. Il a été démontré que l'âne de trait produit un effort

de traction optimum lorsqu'il travaille entre 12 et 14 % de son PV (Vall et al, 1996).
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VI.2 Objectif de notre étude

Notre travail  porte sur la caractérisation phénotypique de l’âne dans la

région Kabylie.
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I  Matériels et méthodes 

 La duré de l’expérimentation : 
Notre expérimentation s’est étalée du 04/02/2018 jusqu’au

10/05/2018.

 L’échantillonnage :  Nous  avons  visité  les  marchés  de

bestiaux  l’à  où  nous  avons  supposé  qu’il  ya  un  nombre

important d’ânes.  Nous avons aussi  visités plusieurs  sites

par le bilait des liens amicaux vu que certaines villages sont

difficiles pour y accéder sans avoir connaitre quelqu’un de la

région. 
 Le lieu :

Nous avons travaillé  dans la région de Kabylie,  en l’occurrence

Bejaia, Tizi-Ouzou et Bouira. Où nous avons parcourus les villages ainsi

que les marchés de bestiaux, figure (11).

I.1  Matériel 

Nous avons utilisé :

Figure 11 : Carte de La région Kabylie,     sites visités  (Anonyme, carte
Kabylie modifié, Décembre 2015)
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 Un ruban mètre pour les mensurations model (HTB 5m 16FT

largeur 19mm) figure (12).
 Excel (Microsoft office Excel 2007)

Figure 12: Le ruban mètre.

I.2  Méthodes 

 Une fiche d’enquête a été communiquée aux propriétaires et aux

vendeurs pour savoir : 
 l’âge  de  l’âne  (quelques  fois  nous  faisons  recours  à  la

méthode de dentition par vérification (Daveze et Raveneau,

2002).
 l’utilisation de cet animal.

 Le signalement pour définir la robe de l’âne.
 Nous  avons  utilisé  la  méthode de mesure  par  barymétrie  pour

prendre  la  distance  entre  deux  points  et  des  périmètres  ou

circonférences (Kefena et al, 2011) et (Vall et al 1996). figure (13)
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Figure 13 : Les mensurations prises sur l’âne (Kefena et al, 2011
modifié)

Tableau III : la signification des mensurations

L’abréviati
on

signification L’abréviati
on

signification

LT longueur de la tête figure

(16)

HCn Hauteur au canon

LO longueur de l’oreille LPa longueur  de  pate

antérieure

LC longueur  du  cou  figure

(15)

HG Hauteur au garrot

PT Périmètre  thoracique

figure (14)

LD longueur du dos

PP Profondeur de poitrine HD Hauteur au dos

LaP Largeur de poitrine LH Largeur  de  la

hanche
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HCp Hauteur à la croupe LCr longueur du corps

PCn Périmètre du canon PO Périmètre

ombilical
LCn longueur de canon

 La mesure du poids : 

Figure 14  : Mensuration de
périmètre thoracique

Figure 15 : Mensuration de cou

Figure 16 : Mensuration de
longueur de la tête
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Pour le poids nous n’avons pas pris la pesé mais nous avons utilisé un

nomogramme le  plus  utilisé  dans  la  littérature  établi  par  Pearson  et

Ouassat en (1996) figure (24) :

Nous avons déduis le poids à partir des mensurations prises sur l’animal

tableau (III).

II  Résultats  

II.1  L’effectif 

jeunes adultes âgés
0

20

40

60

80

100

120

12

102

12

Figure 17 : Histogramme de répartition des effectifs selon les
catégories jeunes, adultes et âgés

Parmi les 126 ânes un effectif élevé d’ânes âgé de 8 ans (13.49 %)

et un grand nombre d’ânes est compris entre 4 et 15 ans, soit (92.06 %)

de la totalité figure (17).



23

Nous  avons  classé  les  sujets  en  trois  catégories  d’âge,  jeunes

(mois de six ans n=12), adulte (de 6 à 15 ans n=102) et âgés (plus de

16 ans n=12). 

Le nombre de sexe male qu’on a pus touché est de 124 contre 2

sujets de sexe femelle

II.2  Robes

Dans notre étude, nous avons recensé différente robes qui varient

du gris au noir, ainsi que le brun et le plus claire au plus sombre figure

(18)

brun; 46%

gris; 19%

brun clair; 13%

noir; 13%

gris clair; 5% gris sombre; 3%

Figure 18 : Pourcentage de couleur des robes observées sur le terrain

Nous  constatons  que  la  robe  de  brune  est  majoritaire  soit  46%  de

l’effectif,  suivis  de  couleur  grise  (19%),  et  brun  claire  et  noir  (13%)

figure (18)

II.3  Utilisation de l’âne en Kabylie 

Dans  notre  échantillon,  l’âne  qui  a  contribué  quasiment  à  la

construction des villages entiers, notamment ceux situés dans les zones

montagneuses. Il a assuré pleinement et continu à le faire également
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ainsi  le  transport  de  tous  type  de  marchandises  (aliment  de  bétail,

matériaux  de  construction  …etc.)  il  est  aussi  utilisé  en  période  de

cueillette des olives, et rarement comme animal de selle. L’âne dans

notre étude est considéré comme un animal de travail par excellence

mais il n’est pas valorisé comme d’autres bêtes. En voici dessous des

photos montrent l’âne en plein travail figures 19, 20, 21, 22)

Figure20 : Ane qui travaillant dans 
une huilerie

Figure 19 : Ane qui transportant de
sable
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II.4  Paramètres morphométriques 

Voici  un  tableau  descriptif  des  valeurs  de  mensuration  des

paramètres morphométriques enregistré de 126 sujets tableau (V).

Tableau IV : Valeur de toutes les mensurations prises

 Moyenne 

cm

Mini

m cm

Maximu

m cm
LT 48,46  ±

3,33

40 56

LO 22,44  ±

1,81

20 28

LC 46,02  ±

4,96

33 56

PT 118,52  ±

7,48

100 137

PP 49,19  ± 44 56

Figure 22 : Ane qui
transportant de la fiente

Figure 21 : Ane qui
transportant des olives
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1,94

LaP 25,61  ±

1,87

20 29

LPa 74,97  ±

3,92

51 82

LCn 21,07  ±

1,72

14 25

PCn 14,70  ±

1,14

12 23

HCn 31,98  ±

2,92

17.5 38

HG 106,90  ±

5,44

94 118

LD 63,19  ±

2,46

58 72

HD 107,23  ±

5,31

92 120

LH 32,35  ±

1,64

29 40

LCr 110,10  ±

5,90

91 130

H Cp 109,60  ±

4,8

97 118

PO 141,12±10

,25

108 161

Le tableau (IV) illustre les statistiques descriptives des paramètres

morphométriques des sujets  mensurés.  La moyenne des hauteurs au

garrot, au dos et à la croupe sont respectivement ; 106,9 ±5,44 ; 107,23

±5,31 ; 109,06  ±4,8 cm. Nous remarquons que la es sujets mensurés

sont plus haut à la croupe qu’au garrot. 

 Corrélations

Les  corrélations  des  paramètres  mensurés  sont  indiquées  dans  le

tableau (V)
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Partie expérimentale

Tableau V: Les corrélations des mensurations

 Age LT LO LC PT PP LaP Lpa LCn PCn HCn HG LD HD LH LCr HCp PO

Age 1                  

LT 0,03 1                 

LO -0,03 0,23 1                

LC 0,09 -0,35 0,07 1               

PT -0,12 0,54 0,33 -0,08 1              

PP -0,03 0,22 0,16 -0,04 0,35 1             

LaP -0,08 0,10 0,00 0,03 0,24 0,08 1            

Lpa 0,01 0,07 0,21 0,22 0,24 0,35 0,29 1           

LCn 0,06 0,38 0,36 -0,06 0,39 0,29 0,08 0,29 1          

PCn 0,03 0,19 0,09 0,14 0,25 0,17 0,07 0,19 -0,16 1         

HCn -0,05 0,25 0,37 -0,03 0,58 0,31 0,12 0,35 0,46 0,16 1        

HG -0,03 0,45 0,40 -0,08 0,50 0,46 0,09 0,41 0,40 0,14 0,55 1       

LD 0,01 0,43 0,28 -0,09 0,46 0,46 0,22 0,40 0,32 0,16 0,38 0,52 1      

HD 0,04 0,36 0,37 0,06 0,34 0,40 0,03 0,40 0,34 0,07 0,42 0,81 0,50 1     

LH -0,05 0,15 0,31 0,19 0,26 0,27 0,12 0,39 0,18 0,16 0,34 0,40 0,32 0,39 1    

LCr 010 0,27 0,47 0,15 0,34 0,25 0,14 0,28 0,35 010 031 052 028 0,46 0,25 1.00   

HCp -0,07 0,32 0,39 -0,04 0,47 0,31 0,13 0,39 0,41 0,14 0,55 0,72 0,41 0,72 0,36 0,49 1,00  

PO 0,19 0,32 0,29 -007 0,16 0,22 0,05 0,13 0,17 0,19 0,19 0,36 0,25 0,47 0,22 0,33 0,44 1
 : Corrélation forte                Vert : corrélation moyenne, vert claire          : corrélation nulle
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Les paramètres ayant de forte corrélation :

PV&PT (0.998),  HCp& HD (0.72), HCp&HG (0.72), HD&HG (0.81).

Les paramètres ayant une corrélation moyenne ;

PV& LT (0.53), HCn&PT (0.58), HG&PT (0.50), HCp& HCn (0.55),

LCr&  HG  (0.52)  HD&LD(0.5),  LD&HG (0.52),  HG&HCn  (0.55),  HG&PT

(0.50), HCn&PT (0.58).

Les paramètres ayant de corrélation nulle :

LaP&LO.

 Périmètre thoracique et ombilical

jeunes adulte âgé
0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

PT PO

Catégiries d'âges

valeur observée

Figure 23 : Diagramme en bâton de Périmètre thoracique et ombilical
chez les trois catégories d'âge 

Nous avons remarqué que le  périmètre ombilical  est  augmenté

chez les sujets âgés figure (23). 

PT : Périmètre thoracique, PO : périmètre 
ombilical 
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II.5 : Estimation du poids vif 

Une observation prévue pour le cheval (Miler et Hewitt 1969, Jones

et  al, 1989) et ânes (Neale (1990) ; Eley et French (1993)) ont indiqué

que  la  prédiction  de  l’équation  qui  contient  deux  variables  soit  le

périmètre thoracique et un autre paramètres ou le périmètre ombilical

et un autre paramètre, ou périmètre thoracique et périmètre ombilical,

obtient  des  meilleurs  corrélations  dans l’estimation du poids  qu’avec

l’utilisation  d’une  seule  variable à  savoir  le  périmètre  thoracique,

périmètre ombilical et langueur du corps.

Nous ne pouvons pas juger que notre résultat sont meilleur que

ceux enregistré par d’autres auteurs) car ils ont utilisé la balance qui

reflète le poids vif réel ce qui  n’est pas le cas dans notre étude. 

Donc  nous  pouvons

utiliser  l’équation  donnée  par

Pearson et  Ouassat  en (1996)

au Maroc à partir du nomogramme établi par ces deux chercheurs figure

(24). Et nous allons déduire le poids vif approximativement de l’âne de

notre échantillon.

L’âne de notre échantillon possède un périmètre de 118 cm et une

langueur du corps de 110 cm

La figue (24) illustre que la moyenne du poids vif de notre échantillon

estimé approximativement à 165 Kg.

Figure 104 : Estimation du poids vif de l'âne
de notre échantillon HG : périmètre

thoracique, BL : longueur du corps (Pearson et
Oassat, 1996 modifié) 
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III. Discussion 

III.1  L’effectif 

Pearson et Ouassat (1996) au Maroc et Nengomasha et al (1997)

au Zimbabwe ont démontré que l’âge de l’âne le plus utilisé est compris

entre 2 et 12 ans qui correspond à l’âge adulte dan notre étude.

L’âge  des  l’âne  les  plus  utilisés  des  sujets  mensurés  de  notre

échantillon est compris entre 4 ans et 15 ans.

Yılmaz et al  en (2012) en Turquie on pus touché 36% de femelles dans

leur étude, Vall et  al (1998) au Cameron qui a pus atteindre 43% de

femelles  ainsi que Vlaeva et al (2016) en Bulgarie qui a atteint 40% de

femelles.

Nous  supposant  que  les  propriétaires  des  ânes  de  notre

échantillon  achètent  leur  âne  avant  l’âge  adulte  de  deux  ans  qui

correspond à l’âge où l’âne est plus fort et résistant pour tous travail

physiques tel que le transport de marchandises dans cette région qui

est connu sur son relief montagneux. Selon nos résultats l’activité de

l’âne dure presque 9 ans dans tiious les secteur de travail jusqu’à ce

qu’il devient inefficace  à l’âge de 15 ans puis ils seront vendu ou laissé

sans travail dans les rares cas L’absence presque de femelles pourrait

être dû probablement au fait que les villageois d’étude ne portent un

intérêt à la femelle, car cette dernière représente toujours une source

malédiction (Camps et al 1998). 

III.2  Robes

Les robes qui ont été trouvées dans d’autres régions sont citées dans le

tableau ci-dessous

Tableau VI : Disribution des robes

 Résultats

de  la  présente

Vall  et  al

1998  au

Vlaeva  et  al

2016  en
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étude Camron Bulgarie
Brun 46% 59%
Gris 19% 13%
brun clair 13%
Noir 13% 4% 7%
gris clair 5% 53%
Gris sombre 3% 32%

Vall et al, (1998), ont enregistré une distribution de deux types de

robes, robe avec nuance de gris 85% et noir 4% tableau (VI). 

L’âne de grec est brun, celui de l’Allemagne est blanc parfois gris

avec toujours une bande scapulaire Nos résultats sont proches de ceux

obtenus par Vlaeva et al en (2016).

 D’après la littérature la robe brune est la plus répondu dans le

nord africain (Basset, 1936) d’où son nom  aɣwal qui signifie brun en

berbère de Touareg  (Camps et  al 1998).  Oberwil et  al  en (2008) dans

leur  travail  sur  les  races  de  l’âne  en  Europe  ont  reporté  que  l’âne

ancestral est l’âne Africain qui est devisé en trois catégories l’âne de

nord africain, l’âne nubien et l’âne somalien.

Nous  supposons  que la  nomination  de  Aɣwal par  les  Touaregs

revient à sa couleur brune (Camps et al 1998).

III.3  Utilisation de l’âne en Kabylie 

L’âne en Bulgarie est utilisé dans les zone de viticole, l’âne corsais

est  utilisé  dans  la  cueillette  d’olive  et  le  transport  d’eau  et  de

marchandise, en grec il est comme attracteur touristique dans plusieurs

îles où aucun véhicule n’est autorisé seul l’âne et le vélo assurent le

transport, le lait de l’ânesse est aussi utilisé un peu partout.

L’âne de notre échantillon est utilisé dans des travaux différents,

mais  le  lait  de  l’ânesse  n’est  jamais  utilisé  en Kabyle,  et  ça  revient

probablement  à  l’absence  aussi  de  femelles  (Campes  et  al,  1998)

question  de  licite  religieusement  Halal  ou  Haram  (Belbachir,

communication per)

IV.4  Paramètres morphométriques 
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Il est à noter que l’âne adulte (5 ans) commence la véritable mise

en selle sur laquelle des supports e fer et la marchandise sont ajoutés.

Cette situation physique exerce une force les os de la partie antérieure

ce qui empêche la croissance normal contrairement au train postérieur

qui est libre et se développe davantage.

Dans la présente étude, la hauteur au garrot enregistrée tableau

(IV) est proche des valeurs rapportées antérieurement dans plusieurs

pays tels que Botswana, Zimbabwe, Maroc et Bulgarie tableau (VII), et

inférieurs à celle enregistrées en France et au chypre. L’âne de notre

échantillon est de même hauteur au garrot avec celui de Maroc, mais il

est plus long avec ce dernier

Cette différence est probablement liée à la race, (Denel, 2001) la

race du nord africain regroupe les ânes de petite taille.

Tableau VII: La taille des ânes de  notre échantillon et dans les autres 
pays

Origine de race de l’âne Hauteur  au

garrot

Longueur du corps

NOS RESULTATS 94-118 96-130
Bulgari (Barzev 2004) 100-120 -
Cyprus (Barzev 2004) Max. 140 -
Martina Franca (Barzev 2004) Max. 150 -
Botswana (Aganga and Maphorisa

1994) 

Max 110 -

Zimbabwe (Wilson 2000) 105 (94-120) -
Moroc (Pearson et Ouassat 1996) 82-129 64-106

Tableau VIII : Comparaison de quels que mensuration

Hauteu

r  au

garrot

Langue

ur  du

corps

Périmètr

e

thoraciq

ue

Périmètr

e  de

canon os

Nos résultats 106.9 110.10 118.52 14.7
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Ebangi  et  Vall  (2005)

Cameroun 

98,05 137,26 107,53 - - - 

Boujenane  et

Machmoum  (2008)

Espagne

139,50 139,80 151,00 19,60 

Yilmaz et Ertuğrul (2011)

Turquuie

99,10 103,00 111,50 13,40 

Matiuti  et  al,  (2011)

Bulgarie

105,00 121,00 - - - - - - 

 La hauteur au garrot 

Nos  résultats  106,9  cm   tableau  (VIII)sont  proches  de  ceux

obtenus par Matiuti et  al, (2011), 105 cm ; Yilmaz et Ertuğrul (2011),

Ebangi et Vall (2005) 98,05 cm, mais inférieur a ceux de Boujenane et

Machmoum (2008) 139,5 cm.

 La longueur du corps  

Nos résultats sont proches de ceux obtenus par Yilmaz et Ertuğrul

(2011) tableau (VIII), et inférieur aux valeurs enregistrées par les autres

auteurs.

 Le périmètre thoracique  

Boujenane  &  Machmoum  (2008)  ont  obtenu  des  valeurs

supérieures à nos résultats tableau (VIII) mais Yilmaz et Ertuğrul (2011)

et Ebangi et Vall (2005) Cameroun ont obtenu des valeurs inférieures

aux notres. 

 Périmètre de l’os du canon 
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La valeur  du périmètre de l’os  que nous avons enregistré  sont

inférieur à celle obtenu par Boujenane et Machmoum (2008) tableau

(VIII) et supérieurs a ceux enregistré par Yilmaz et Ertuğrul (2011)  en

Turquie. Donc l’âne de notre échantillon ressemble beaucoup à l’âne en

Turquie et à celui des pays africain comme le Maroc et Zimbabwe en ce

qui  concerne la hauteur au garrot  tableau (VII),  mais  il  est  petit  par

rapport à l’âne des pays Européens comme l’Espagne tableau (VIII). 139

cm de hauteur au garrot et 19 cm de périmètre du canon, ces valeurs

reflètent le grand format de l’âne de la région (Denel, 2001)

 Périmètre thoracique et ombilical.

  Ces valeurs de ces deux périmètres de notre échantillon peuvent

être dû à l’anatomie de la cavité abdominale suite à un relâchement des

muscles  de  la  partie  abdominale,  ce  phénomène  est  qualifié  de

vieillissement du corps de l’animal. Quand au périmètre thoracique, il

est diminué chez les sujets âgés  qui pourrait être dû probablement  à

l’affaissement des muscles pectoraux.

 Corrélation

Pearson  et  Ouassat   en  (1996)  au  Maroc  ont  démontré  qu’il  serait

préférable  d’utiliser  le  périmètre  thoracique  plutôt  que  le  périmètre

ombilical comme variable d’estimation du poids vif de l’âne. Ce point de

vu  est  corroboré  avec  (Ebangi  et  Vall,  1998)  sur  leur  étude  des

caractéristiques barymétriques des ânes de trait  Au Nord Cameroun.

Les résultats ont montré que le PT est la variable la plus corrélée au

poids vif. Le r est donné par  ces deux travaux respectivement r=0,81 et

r= 0,84.  L’association  de la  langueur  du corps  a  donné de résultats

meilleurs  soit  r= 0,84 donné par Pearson et  al  1996 et r=0,86 pour

(Ebangi et Vall, 1998).
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Cependant,  Nengomash et pearson en (1997) ; Pearson et Ouassat, 

(1996) ont démontré que l’équation donné par Eley and French (1993) 

dont ils ont utilisé le PT et la HG (hauteur au garrot) avec un r=0,92 de 

l’âne en Angleterre n’estime pas fiable pour l’estimation du poids vif des

jeunes ânes au maroc et Zimbabwe, de l’autre coté l’équation utilisé par

Pearson et Oassat (1996) ; Nengomasha et al, (1997) n’est pas fiable 

pour l’estimation du poids vif de l’âne en Brésil confirmé par Garcia et al

(2017).

IV.5  Estimation du poids vif 

L’âne de notre échantillon figure (24) est plus lourd que l’âne de

Croatie 90 Kg et l’âne de Cameroun maximum 123,2 Kg  et proche de

l’âne de Normandie 150 Kg  et l’âne de Thüringer en Allemagne156-180

Kg, de l’âne de Grèce 180 Kg et dans la mêm fourchette que l’âne de

Maroc 74-252 Kg mais il  est moins lourd que le Baudet du Poitou en

France minimum 350 Kg et l’âne de l’Espagne minimum 320 Kg.

Nous supposons que le poids de l’âne de notre échantillons revient

principalement à sa race existantes en Afrique ils pèsent généralement

entre 120 Kg et 180 Kg (Denel, 2001) et ceux de ceux de la Croatie et

Cameroun où ils  sont peut être sou alimentés ;  les propriétaires sont

généralement pauvre avec des sources bien réduites qui ne peuvent pas

facilement  parvenir  pour  leurs  animaux  donc  la  plupart  d’ânes

cherchent de quoi se nourrie dans les ordures et les débits de plantes ce

qui diminue leurs poids (Yilmaz et Atrugrul, 2011).

Conclusion

L’âne de  notre échantillon intervient dans toutes sortes travaux

forcés  tels  qu’ils  sont,  élevage,  construction,  industrie  et  rarement

comme animal de selle.

Le propriétaire préfère l’âne entre 4 et 15 ans d’âge.
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Dans toutes la Kabylie il est très difficile de trouver une ânesse si

jamais, deux ânesse on été trouvées dans notre étude.

La robe la plus fréquente est le brun 75% avec nuance de brun et

brun claire suivie de 34%  de nuance de gris, gris claire et gris sombre.

17 % de noir.

La taille de l’âne notre échantillon varie entre 94cm et 118cm, une

langueur de 91cm à 130cmun poids de 165 Kg. un périmètre de l’os de

Canon de 14.7cm. Il est plus haut à la croupe qu’au garrot

Pour  estimer  le  poids  de  l’âne  notre  échantillon,  le  meilleur

paramètre à utilisé est le périmètre thoracique.

Il  possède  donc  un  profil  plus  ou  moins  droit  Ellipométrique

Bréviligne, un poids moyen et une ossature solide lui permettant une

résistance lors de travail.

L’âne notre échantillon doit être plus valorisé plus qu’il est en ce

moment d’autant plus que leur nombre est de plus en plus en déclin en

raison de l’absence de leur reproduction (élevage de reproduction) et la

mécanisation des travaux. Donc il en reste beaucoup de travail à faire

pour garder et valoriser encor cet animal soit en étude, en tourisme ou

loisir.
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Résumé

Le but de cette étude est d’essayer de déterminer la caractérisation

phénotypique de l’âne dans certaines régions de la Kabylie ; à savoir les

mensurations, la robe et le poids vif. Pour cela un échantillon de 126 sujets

ont  été  mensurés  dont  124  étaient  de  sexe  mâle  et  2  femelles.  Les

résultats  montrent les valeurs suivantes des sujets mensurés ;  pour les

robes : brune 46%, grise 19%, brune claire 13%, noir 13%, gris claire 5%

et grise sombre 3%.

Pour les mensurations ; Hauteur au garrot 106,9, hauteur à la croupe

109,6, langueur du corps 110,10, périmètre thoracique 118,52, périmètre

ombilical 141,12, profondeur de la poitrine 49,19, largeur de la poitrine

25,61, périmètre de l’os du canon 14,7.

Mots clés : âne, caractérisation phénotypique, mensuration, robes, sexe.
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