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AVANT-PROPOS 

 

 A l'aube du troisième millénaire, la population européenne d'animaux familiers 

est estimée à 170 millions d'unités.  En Europe du Nord, 50 % des ménages possèdent 

au moins un animal alors que ceux-ci sont moins présents dans certains pays du sud du 

continent.  Néanmoins, leur nombre est en augmentation constante. Si le rôle social des 

animaux de compagnie n'est plus à démontrer, l'impact économique de leur présence 

est moins connu.  Aujourd'hui, l'industrie européenne des aliments préparés pour 

animaux familiers génère plus de 50000 emplois directs ou indirects dans  les unités de 

fabrication, les abattoirs, l'industrie de l'emballage ou le secteur des transports.  Avoir 

le privilège de posséder un animal implique aussi des devoirs dont celui de veiller à sa 

santé n'est pas le moindre.  Or, le choix d'une alimentation quotidienne de qualité 

constitue un geste essentiel au bien-être de l'animal.   

 Le développement de la recherche dans le domaine de la nutrition des animaux 

domestiques a abouti à la mise sur le marché de formules complètes et équilibrées 

destinées à couvrir les différentes étapes du cycle de la vie (croissance, entretien, 

reproduction et vieillissement).  Depuis le début des années 80, un grand nombre de 

produits  "diététiques" sont apparus sur le marché et en 1993, l'union européenne a 

réglementé ce secteur, reconnaissant les aliments diététiques comme "aliments à 

objectifs particuliers". Alors que le choix de médicaments à usage vétérinaire paraît 

souvent restreint, les gammes d'aliments diététiques pour les animaux domestiques ne 

cessent de s'étoffer et contribuent actuellement à la prévention et/ou au traitement de 

plus de vingt affections différentes.  

  C'est dans ce contexte que les fibres alimentaires ont été étudiées.  En nutrition 

humaine, le concept d'aliment fonctionnel, apparu depuis peu, séduit de nombreux 
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consommateurs soucieux de leur santé.  Le terme "aliment fonctionnel" couvre une 

large palette de produits dont les exemples les plus connus sont les préparations 

lactées, contenant des pré- ou probiotiques comme les lactobacilles ou des promoteurs 

de la flore bifidogène (oligosaccharides, inuline, ..).  Si les carnivores domestiques 

bénéficient des retombées des recherches menées en alimentation humaine, il faut 

déplorer, comme c'est le cas pour les pré- ou probiotiques, qu'une simple transposition 

soit faite, sans recherche spécifique à l'espèce. 

 L'objectif du présent travail est d'étudier, chez le chien, les effets de 

l'incorporation de différentes fibres alimentaires -ou substances considérées comme 

telles-, dans les aliments couvrant le cycle de la vie ou dans les aliments à objectifs 

particuliers sur plusieurs paramètres physiologiques. 

 Ce travail comprend 4 parties. 

Dans la première partie, une revue approfondie de la littérature sur les fibres 

alimentaires est présentée sous forme de sept synthèses publiées. 

La seconde partie comprend sept études présentées sous forme de six articles originaux 

déjà publiés, acceptés ou soumis pour publication (cinq rédigés en langue anglaise et 

un article en français). 

Dans la troisième partie, les résultats obtenus sont intégrés dans la discussion générale. 

La quatrième partie  présente différentes perspectives . 
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