
Troubles gastro-intestinaux

LA DYSBIOSE 
INTESTINALE CHEZ LE 
CHIEN ET LE CHAT :
Le microbiome gastro-intestinal (GI) ou intestinal joue un rôle 
important dans la santé du tractus gastro-intestinal des chats et 
des chiens.

Messages clés

   La dysbiose intestinale désigne les changements dans la composition et/ou 
la diversité de l'intestin microbiote qui affectent sa fonction (réduction de la 
production d'acides gras à chaîne courte et d'autres métabolites, altération 
du groupe d'enzymes bactériennes et/ou perturbation de la barrière 
intestinale).9–11 La dysbiose peut être localisée dans une zone ou affecter 
l'ensemble du tractus gastro-intestinal.

   Quatre modèles majeurs de dysbiose, qui peuvent se chevaucher chez le 
même patient, ont été identifiés chez les chiens et les chats :11

   La présence d'un substrat anormal dans la lumière intestinale, comme 
des nutriments ou des médicaments non digérés, peut entraîner une 
augmentation des métabolites microbiens qui contribuent à la diarrhée.

   Une perte de bactéries commensales bénéfiques peut entraîner une 
diminution des fonctions bénéfiques du microbiote comme la conversion 
des acides biliaires primaires en acides biliaires secondaires et la 
production de métabolites bactériens anti-inflammatoires.

   L'augmentation du nombre total de bactéries, en particulier dans 
l'intestin grêle, peut entraîner une plus grande production de  
métabolites toxiques et/ou la libération de toxines bactériennes et  
une inflammation accrue.

(suite à la page suivante)

La recherche montre que le microbiome intestinal, ou plus précisément, les altérations du microbiome 
intestinal, peuvent causer ou être causés par des troubles gastro-intestinaux. Les interventions nutritionnelles, 
telles que les modifications de l'alimentation, les prébiotiques et/ou les probiotiques, sont une part importante 
de l'approche thérapeutique multimodale mise en place pour gérer les chiens et les chats présentant des signes 
cliniques de dysbiose.

NUTRITION THÉRAPEUTIQUE

De nombreux chiens 
et chats atteints d'une 
maladie gastro-intestinale 
présente une dysbiose 
concomitante.1–8 Une 
dysbiose a été identifiée 
chez des chiens atteints 
de maladies gastro-
intestinales aiguës et 
chroniques (diarrhée aiguë 
et entéropathie chronique 
[EC], par exemple),1-5 des 
chats atteints d'EC6,7 et 
des chiens et des chats 
atteints d'infections par 
Giardia duodenalis.8

LE
SAVIEZ VOUS ?



Messages clés (suite)

   Un plus grand nombre de bactéries invasives ou adhérentes aux muqueuses peuvent produire une réponse 
inflammatoire accrue dans la muqueuse intestinale.

  Bien qu'il existe de nombreuses pathologies susceptibles de favoriser la dysbiose, chez un patient individuel, il peut 
être difficile de savoir si la dysbiose est à l'origine de la maladie gastro-intestinale ou si elle en est une conséquence.11

   Les signes gastro-intestinaux liés à la dysbiose varient selon la localisation de la dysbiose (estomac, intestin grêle, 
côlon ou dans l'ensemble du tractus intestinal, par exemple) et l'étendue des changements du microbiome. Les signes 
peuvent aller de signes gastro-intestinaux aigus ou chroniques légers à graves et inclure de la diarrhée, des 
vomissements, une perte d'appétit et une perte de poids. Les animaux atteints de dysbiose peuvent également être 
asymptomatiques.

   La dysbiose intestinale survenant dans le cadre de diverses maladies gastro-intestinales, le rétablissement de la 
composition et de la fonction normales du microbiome est un objectif thérapeutique majeur, outre la gestion ou le 
traitement de toute affection gastro-intestinale sous-jacente.

   Les stratégies nutritionnelles courantes qui permettent de modifier le microbiome intestinal comprennent les 
modifications alimentaires et l'administration de prébiotiques, probiotiques ou symbiotiques.11,12

   Une alimentation hautement digestible réduit la disponibilité de nutriments non digérés pour la fermentation par 
le microbiote intestinal et l'éventuelle prolifération bactérienne.11

   Pour les patients atteints d'entéropathie chronique due à une possible allergie ou sensibilité alimentaire, un régime 
contenant une nouvelle protéine ou une protéine hydrolysée peut réduire l'inflammation intestinale, un facteur 
important de dysbiose.11

   Les prébiotiques, des fibres solubles spécifiques qui peuvent être fermentées par des bactéries dans le côlon, 
peuvent aider à récupérer des populations bactériennes bénéfiques, à restaurer la production d'acides gras à 
chaîne courte et à abaisser le pH de la lumière intestinale.

   Bien que les probiotiques ne puissent coloniser que transitoirement le tractus gastro-intestinal, ils peuvent toujours 
produire des métabolites bénéfiques qui aident à améliorer les signes cliniques.13 Les différentes souches de 
probiotiques ayant des effets variables sur l'hôte, il convient de choisir la bonne souche de probiotique en fonction 
des objectifs souhaités.

(suite à la page suivante)
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