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L e piétin  ne da te pa s  d’h ier.  D epuis  des  décennies ,

cette m a la die  du  pied es t a bonda m m ent décrite  et

la rg em ent étudiée.  Trois  « a cteurs  » s e  pa rta g ent

les  rôles  da ns  ce qu i pourra it être  qua lifié  de trio

inferna l:  le  m outon,  l’env ironnem ent da ns  lequel il

év olue et,  b ien  entendu,  l’a g ent in fectieux  res pon-

s a ble  de la  m a la die.  L es  torts  s ont- ils  pour a uta nt

équita blem ent pa rta g és  ? L a  répons e es t non.  E n

réa lité,  le  fa cteur de ris que num éro 1  a u  dév elop-

pem ent du  piétin ,  c ’es t le  m outon lu i- m êm e.  S on

pied cons titue le  princ ipa l rés erv oir de l’a g ent in -

fectieux  et c ’es t donc pa r lu i que peut s e  propa g er

la  m a la die.  L a  s urv ie  du  pa thog ène da ns  l’env i-

ronnem ent ex térieur ( pra irie ,  litière)  es t,  qua nt à

elle ,  ex trêm em ent lim itée et néces s ite  des  condi-

tions  de tem péra ture et d’hum idité  précis es .  S i le

m ilieu  da ns  lequel év olue le  m outon peut être

conta m iné et

représ enter un

ris que certa in

pour des  a n i-

m a ux  s a ins ,  il

ne l’es t un i-

quem ent qu’en

ra is on  du  pa s -

s a g e à  cet en-

droit d’un  pied

a tteint de pié-

tin .  

A n a to m ie  d u  p ie d

L a  boîte  cornée,  pa rtie  v is ib le  du  pied du  m outon,

es t cons tituée de deux  ong lons  ( interne et ex -

terne)  s épa rés  pa r un  es pa ce interdig ité  ( p h o to

1 ) .  S on  épa is s eur es t incons ta nte :  e lle  d im inue de

l’a v a nt v ers  l’a rrière renda nt a ins i les  ta lons  plus

s us ceptibles  à  l’a ppa rition  de lés ions .  D e la  corne

es t produite  de m a nière continue a u  s om m et de

l’ong lon  et repous s e donc prog res s iv em ent l’a n-

c ienne v ers  le  ba s .  C ette prem ière env eloppe cor-

née es t en  quelque s orte la  cha us s ure robus te qu i

protèg e les  pa rties  p lus  profondes  et donc plus

s ens ibles  du  pied.  J us te s ous  cette s olide couche,

s e trouv e un  tis s u  nom m é chorion.  A  la  m a nière

d’une cha us s ette ou  d’un  ba s ,  le  chorion  env eloppe

les  os ,  les  tendons ,  les  lig a m ents ,  v a is s ea ux  et

nerfs  s ous - ja -

cents .  I l es t

cons titué de fi-

nes  la m elles

dont le  rôle  es t

d’a s s urer la

fix a tion  s olide

de la  boîte  cor-

née a u  pied de

cha ir v a s cu la -

ris é  et innerv é

( p h o to  2 ) .  

P a th o lo g ie  b a c té r ie n n e  c o n ta g ie u s e  b ie n  c o n n u e  d u  p ie d  o v in ,  le  p ié t in  fa it  e n c o r e  e t  to u j o u r s

p a r le r  d e  lu i  d a n s  n o s  é le v a g e s  m a lg r é  l ’e x is te n c e  d ’u n  la r g e  é v e n ta i l  d e  m e s u r e s  p r é v e n t iv e s

e t  c u r a t iv e s .  P o u r q u o i  e s t- i l  s i  d i f f ic i le  d ’e n  v e n ir  à b o u t  ?  Q u e l  e s t  l ’é ta t  a c tu e l  d e s  c o n n a is -

s a n c e s  s u r  la  m a la d ie  ?  Q u e l le s  s o n t  le s  d e r n ièr e s  a v a n c é e s  p r o p o s é e s  e n  m a t ièr e  d e  p r é v e n -

t io n  e t  d e  lu tte  c o n tr e  le  p ié t in  ?  I l  e s t  te m p s  d e  fa ir e  le  p o in t .
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Le piétin ovin

 1 

A  g a u c h e  ( P h o to  1 ) :

Pied de mouton: vue

d’ensemble 

-

A  d r o ite  ( P h o to  2 ) :  

Coupe sagittale d’une

extrémité digitée de

mouton: 

a) boîte cornée 

b) chorion 

c) pied de chair 



P a th o p h y s io lo g ie

L ’a n im a l,  le  t r o u p e a u

L e piétin ,  ra rem ent le  fa it d ’un  a n i-

m a l is olé,  doit être  cons idéré com m e

une m a la die  d’é lev a g e da ns  la quelle

le  m outon in fecté es t à  l’orig ine de

la  tra ns m is s ion  de la  m a la die  à  s es

cong énères .  Attention  cependa nt,  «

infecté » ne v eut pa s  toujours  d ire  «

m a la de ».  E n  effet,  certa ins  indiv i-

dus  s ont bel et b ien  porteurs  de

l’a g ent res pons a ble de la  m a la die

m a is  ne m ontrent pourta nt a ucun

s ig ne d’a tteinte.  C es  a n im a ux ,  qua -

lifiés  de « porteurs  a s y m ptom a ti-

ques  »,  écha ppa nt à  l’œil le  p lus  a f-

fûté,  représ entent un  ris que a ccru

de propa g a tion  du  pa thog ène.

L e s  a g e n ts  in fe c t ie u x  im p liq u é s

L e piétin  es t donc une pa tholog ie

ba ctérienne ex trêm em ent conta -

g ieus e concerna nt l’ex trém ité dig itée

du m outon.  L e v érita ble  a g ent res -

pons a ble de la  m a la die  es t D ich e lobacte r n odos u s

( ou  D .  n odos u s ) .  Pour ex ercer s on  tra v a il de dég ra -

da tion  de la  boîte  cornée a u  n iv ea u du  pied,  D .  n o-

dos u s  ne peut a g ir s eu l:  il requiert la  prés ence de

Fu s obacte riu m  n e croph oru m  ( ou  F.  n e croph oru m ) .

C es  deux  pa thog ènes  s ont des  ba ctéries  g ra m  né-

g a tiv es  a na érobies  qu i s e  com pla is ent da ns  des

m ilieux  pa uv res  en  ox y g ène.  E x em ple d’intérêt

da ns  ce ca s :  l’ong lon  non entretenu a u  n iv ea u du-

quel la  corne en  ex cès  s ’es t prog res s iv em ent re-

courbée s ous  le  p ied créa nt a ins i un  « pièg e » pro-

pice à  l’a ccum ula tion  de litière s ou illée et donc à  la

s urv ie  de ces  a g ents  ba ctériens .

Les stades d’évolution de la maladie

L’a ppa rition  du  piétin  es t conditionnée in itia lem en t

pa r la  prés ence d’une lés ion  a u  n iv ea u du  pied,  et

ce princ ipa lem ent a u  s ein  de l’es pa ce interdig ité.  F.

n e croph oru m ,  na turellem ent prés ent da ns  les  intes -

tins  du  m outon et donc da ns  s es  m a tières  féca les ,

profite  de cette porte d’entrée lés ionnelle  pour colo-

n is er petit à  petit les  tis s us  cuta nés .  C ’es t le  s ta de

1  de l’év olution  de la  m a la die  :  l’in fla m m a tion  de

l’es pa ce interdig ité  ou  derm a tite  interdig itée.  L e

pa s s a g e a u  s ta de 2  requiert la  prés ence de D .  n o-

dos u s .  C ette ba ctérie  conta m ine le  p ied du  m outon

et profite  de la  des truction  tis s u la ire  enta m ée pa r F.

n e croph oru m  pour pénétrer da ns  les

couches  profondes  de l’ex trém ité di-

g itée.  L e  s ta de 2  de la  m a la die  es t

qua lifié  de derm a tite  interdig itée «

com pliquée » ( p h o to  3 ) .  S i a ucun

m oy en de lutte  n ’es t m is  en  œuv re

pour s topper à  ce m om ent l’inv a s ion

ba ctérienne,  les  a g ents  in fectieux

pours u iv ent leur route en  profondeur

du pied pour a tte indre fina lem ent la

jonction  pea u- corne.  Une des  pa rti-

cu la rités  de D .  n odos u s  es t pa r

a illeurs  s a  ca pa cité  de dég ra da tion

du tis s u  conjonctif s épa ra nt la  boîte

cornée du  pied de cha ir,  ce  qu i peut

s e tra duire  pa r une dés olida ris a tion

de ces  deux  s tructures .  L a  pha s e de

déla m ina tion  ou  « v ra i p iétin  » es t

a ins i enta m ée:  c ’es t l’u ltim e s ta de

d’év olution  de la  m a la die  ( p h o to  4 ) .  

L ’e n v ir o n n e m e n t

B ien  entendu,  le  rôle  du  m ilieu  da ns

lequel év olue le  troupea u es t indé-

n ia ble  da ns  la  tra ns m is s ion  de la  pa -

tholog ie  m a is  il fa ut tout de m êm e

le re la tiv is er.  

F.  n e croph oru m ,  pour ra ppel,  es t im m a nqua blem ent

prés ent da ns  les  m a tières  féca les  et donc da ns  l’en-

v ironnem ent ( pra irie ,  berg erie) .  L e  rés erv oir princi-

pa l de  D .  n odos u s  es t,  qua nt à  lu i,  le  p ied du  m ou-

ton.  A  titre  de com pa ra is on,  la  s urv ie  de D .  n odos u s

es t de tout a u  plus  une diz a ine de jours  s ur le  s ol

pour a uta nt que les  conditions  m étéorolog iques  lu i

s oient fa v ora bles  ( cha leur et hum idité)  a lors  qu’elle

a v ois ine les  6  s em a ines  da ns  des  enta illes  de corne.

D a ns  ces  conditions ,  pa rler de pra irie  « à  p iétin  » et

la  rendre s eu le  res pons a ble du  dév eloppem ent de la

m a la die  da ns  s on  ex ploita tion  es t p lus  qu’a bus if.  C eci

éta nt d it,  il fa ut a dm ettre que certa ins  terra ins  peu-

v ent être cons idérés  com m e plus  fa v ora bles  a u  m a in-

tien  des  ba ctéries  da ns  les  s ols :  pra iries  m oins  dra i-

nées ,  z ones  plus  enca is s ées  en  s ont des  ex em ples .

L a  litière en  berg erie,  s ubs tra t cha ud et hum ide,  fa it

ég a lem ent pa rtie  de ces  terra ins  à  ris que.  E nfin ,  et

da ns  une m êm e log ique,  le  printem ps  et l’a utom ne

s ont des  s a is ons  propices  à  l’a ppa rition  du  piétin .

S ig n e s  c l in iq u e s  e t  d ia g n o s t ic

S ’il es t un  é lém ent à  décrire  a is ém ent en  év o-

qua nt le  p iétin  ov in ,  ce  s ont les  s ig nes  c lin iques
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E n  h a u t  ( P h o to  3 ) :

Stade 2 d’évolution du pié-

tin: dermatite interdigitée «

compliquée »  

-

E n  b a s  ( P h o to  4 ) :  

Stade 3 d’évolution du pié-

tin: délamination ou « vrai

piétin »  
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Pour une bonne prév ention  et un  tra item ent effi-

ca ce du  piétin ,  il fa ut s e  pos er trois  ques tions  :  ( 1 )

quelle  s era  la  c ib le  du  tra item ent ;  ( 2 )  quels

m oy ens  fa ut- il m ettre en  ouv re et les quels  fa ut- il

priv ilég ier ;  et ( 3 )  com m ent fa ut- il g érer l’ens em -

ble du  troupea u ?

L a  c ib le  d u  t r a ite m e n t  ?  

C om m e ex pliqué plus  ha ut,  c ’es t l’a n im a l lu i- m êm e qu i

es t porteur du  pa thog ène,  s on  env ironnem ent n ’inter-

v ient que de m a nière s econda ire.  L a  princ ipa le  c ib le

de l’a pproche théra peutique s era  dès  lors  l’a n im a l.  

L e s  m o y e n s  th é r a p e u t iq u e s  

Q ua nt a ux  m oy ens  dis ponibles ,  c itons  le  pa ra g e,  la

v a ccina tion  et le  tra item ent a ntis eptique v is a nt à

élim iner le  pa thog ène.  L e pa ra g e es t à  cons idérer

com m e une a ide a u  tra item ent,  m a is  tout s eu l,  il

ne rés oudra  pa s  le  problèm e.  Une bonne confor-

m a tion  du  pied perm et un  a ccès  plus  a is é  des  a nti-

s eptiques .  I l es t pa r a illeurs  décons eillé  de pra ti-

quer un  pa ra g e « s év ère » lors  d’une a tteinte pu is -

que des  pla ies  profondes  fa c ilitent l’a ccès  du  pa -

thog ène da ns  des  z ones  plus  profondes  du  pied.  

L a  v a ccina tion  qua nt à  e lle  perm et d’a m éliorer l’im -

m unité loca le  contre le  pa thog ène,  m a is  e lle  ne

perm et da ns  a ucun ca s  de l’é lim iner.  Pa r cons é-

quent,  e lle  doit tou jours  être a s s ociée à  des  tra ite-

m ents  a ntis eptiques .  L a  v a ccina tion  des  a n im a ux

s e jus tifie  lors  d’une forte a tte inte d’un  pourcenta g e

élev é d’a n im a ux  et qua nd il es t d iffic ile  d’ins ta urer

à  court term e un  prog ra m m e a ntis eptique intens e.  

L e  pilier incontourna ble du  tra item ent du  piétin  re-

pos e s ur l’utilis a tion  d’a g ents  a ntis eptiques  ca pa -

bles  d’é lim iner ( de tuer)  le  pa thog ène.  L’a na tom ie

du pied du  m outon et la  na ture m êm e du pa tho-

g ène néces s itent une a pproche pa r v oie  loca le  E T

pa r v oie  s y s tém ique ( in jection)  a fin  d’é lim iner le

pa thog ène a u  n iv ea u de l’ong lon.  C ette m a nière de

procéder es t contra ig na nte,  m a is  la  s eu le  effica ce à

long  term e.  Q uelles  pos s ibilités  s ’offrent à  l’é lev eur

? E n  ca s  d’a tteinte d’un  g ra nd nom bre d’a n im a ux ,

le  pédiluv e ( s u lfa te de z inc  ;  2 0  m in  pa r pa s s a g e,

penda nt a u  m oins  3  jours  cons écutifs )  perm et une

dés infection  loca le  et un  des s èchem ent de la  corne

peu fa v ora ble  à  la  s urv ie  du  pa thog ène.  S i un  s eu l

a n im a l ou  peu d’a n im a ux  s ont a tte ints ,  une a ppli-

ca tion  loca le  d’un  s pra y  a ntib iotique ( à  ba s e de

m a crolides )  peut être env is a g ée ( penda nt a u  m oins

3  jours  cons écutifs  et a s s ocié  à  un  nettoy a g e pré-

a la ble  du  pied et de l’es pa ce inter- dig ité) .  L’a dm i-

n is tra tion  pa r v oie  in jecta ble  d’un  a ntib iotique a u -

quel le  pa thog ène s era  s ens ible  es t contra ig na nte

m a is  indis pens a ble pour une effica c ité  dura ble.  L a

durée m in im a le du  tra item ent es t de 5  jours ,  m a is

da ns  des  ca s  g ra v es  ou  chez  des  a n im a ux  prés en-

ta nt des  rechutes ,  des  durées  de tra item ent de 1 0

jours  peuv ent s ’a v érer néces s a ires .  D a ns  tout les

ca s ,  l’a n im a l dev ra it être  tra ité  pa r v oie  s y s tém ique

penda nt a u  m oins  encore 2  jours  a près  dis pa rition

des  s ig nes  c lin iques  et des  lés ions .  

L a  g e s t io n  d u  t r o u p e a u

L’é lev eur doit cons idérer trois  ca tég ories  d’a n im a ux  :

les  a g nea ux  ( de boucherie  ou  des tinés  à  la  v ente a près

s ev ra g e) ,  les  brebis  de reproduction  et les  béliers .  

B ien  que l’a tte inte des  a g nea ux  pa r le  p iétin  peut

a v oir des  cons équences  cons idéra bles  s ur leur pris e

de poids  et dév eloppem ent corporel,  il s ’a g it d’une

infection  fa c ile  à  g érer éta nt donné que le  pa tho-

g ène n ’es t pa s  encore pénétré en  profondeur du

pied.  Une a pproche théra peutique ou  prév entiv e pa r

pédiluv e s uffit g énéra lem ent pour rés oudre le  pro-

blèm e.  L a  v a ccina tion  ne s e jus tifie  pa s  pour des

a g nea ux  de boucherie.  

E n  ce qu i concerne les  brebis ,  il conv ient de cerner

s i l’a tte inte porte s ur quelques  indiv idus  ( ra re)  ou

s i le  troupea u es t a tte int ( ca s  p lus  fréquent) .  Une

a tteinte ponctuelle  du  troupea u ne s era  que lég ère

qui lu i s ont a s s ociés .  I ls  ne peuv ent écha pper à  la

Des plans de prévention et des stratégies de lutte

qui lu i s ont a s s ociés .  I ls  ne peuv ent écha pper à  la  v ig ila nce de l’é lev eur et ce de loin  ( boiterie  prog res s iv e,

dépla cem ent de l’a n im a l s ur s es  g enoux ,  a m a ig ris s em ent,  d im inution  de la  production  de la it, …)  com m e de

près  ( in fla m m a tion  de l’es pa ce interdig ité  a ccom pa g née d’un  s u intem ent et d’une odeur ca ra ctéris tique,  dé-

collem ent de la  boîte  cornée v oire  chute de l’ong lon) .   

Pos er le  d ia g nos tic  de certitude ne requiert a ucune a na ly s e pa rticu lière et s e  ba s e ex c lus iv em ent s ur l’ob-

s erv a tion  des  s ig nes  c lin iques  décrits  précédem m ent.



et peut être g érée pa r l’utilis a tion  du  pédiluv e,

L es  dern ières  a v a ncées  en  m a tière de prév ention  et de lutte  contre le  p iétin  s e  ba s ent a u jourd’hu i s ur

l’obs erv a tion  d’une rés is ta nce a ccrue de certa ins  indiv idus  à  la  m a la die.  S i des  différences  en  term es  de

s ens ibilité  a u  piétin  s ont reconnues  entre ra ces  ov ines  ( S oa y  na turellem ent plus  rés is ta nt que Mérinos

pa r ex em ple) ,  e lles  ex is tent ég a lem ent entre g roupes  d’indiv idus  a u  s ein  m êm e d’une ra ce.  L es  m outons

a dultes  et les  béliers  s ont a ins i p lus  s ens ibles  qu e les  a g nea ux  et les  brebis .  D es  recherches  ont donc été

m enées  a uprès  de ces  a n im a ux  na turellem ent plus  rés is ta nts  et ont perm is  de m ettre en  lum ière le  fa it

que la  rés is ta nce a u  piétin  s era it liée à  une m odifica tion  de l’ex pres s ion  de certa ins  g ènes .  S ur ba s e de

ces  études ,  des  s c ientifiques  néo- z éla nda is  ont m is  a u  point et com m ercia lis é  un  tes t d’év a lua tion  g énéti-

que dont l’intég ra tion  da ns  des  pla ns  de s élection  du  cheptel ov in  a  rév élé  un  intérêt certa in .  A  qua nd

l’a rriv ée d’une te lle  a pplica tion  s ur notre territoire  européen ? 

La résistance au piétin : une réalité

et peut être g érée pa r l’utilis a tion  du

pédiluv e,  a lors  que du  piétin  récur-

rent s era  plus  fa c ilem ent g éré en  y

a s s ocia nt la  v a cc ina tion.  C ette der-

n ière ne s e m ontrera  un iquem ent

s on effica c ité  a près  quelques  m ois  et

ne fera  que du  s ens  s i un  pro-

g ra m m e de v a ccina tion  s era  m a inte-

nu  penda nt a u  m oins  un  a n  ou  deux .

Au term e de ces  m es ures ,  il conv ient

d’identifier les  a n im a ux  les  p lus  a t-

te ints  et qu i répondent m a l à  cette

a pproche théra peutique.  S i un  tra ite-

m ent indiv iduel ( pa r v oie  loca le  et

s y s tém ique)  ne portera  pa s  non plus

s es  fru its ,  la  réform e de cet a n im a l

es t préconis ée :  il s era  la  s ource

princ ipa le  d’une ré- in fes ta tion  des

a utres  a n im a ux .  L a  f ig u r e  1  illus tre

cette g es tion  du  troupea u.

E n  ce qu i concerne les  béliers ,  le

m êm e s chém a  peut être a ppliqué en

dehors  des  périodes  de reproduc-

tion,  m a is  on  préconis e une a ppro-

che plus  s év ère a v a nt et penda nt la

période de lutte.  C om m e un bélier

a tteint de piétin  v a  v érita blem ent

l’im porter pa rm i les  brebis ,  il m ettra

en péril toute la  g es tion.  Pa r cons é-

quent,  il es t cons eillé  de m ettre en

pla ce une ins pection  un  m ois  a v a nt

la  lutte  a fin  de m ettre en  pla ce un

tra item ent indiv iduel.  Une deux ièm e

ins pection  une s em a ine a v a nt la

lutte  dev ra  donner « le  feu  v ert »

a ux  béliers  non a tteints .  Pa r contre,

un  bélier a tte int de piétin  ne dev ra it

pa s  intég rer un  lot de brebis ,  s ous  peine de les  conta m iner toutes  ( v o ir  f ig u r e  2 ) .  L a  s élection  d’a n i-

m a ux  peu s ens ibles  a u  piétin  et « bons  répondeurs  » a ux  tra item ents  es t a us s i im porta nte ( v oir point 3 ) .

Filière Ovine et Caprine n°39 - 1er trimestre 2012

FIGURE 1: Gestion du piétin au niveau du troupeau (animaux adultes,

hors période de reproduction): arbre décisionnel
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FIGURE 2: Gestion du piétin au niveau des béliers avant la période de

lutte: arbre décisionnel
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