
LE ROLE DES FACTEURS DU M I L I E U  
DANS LA PATHOLOGIE DU VEAU NOUVEAU-NÉ 

1. INTRODUCTION : IMPORTANCE ET REPARTITION DE LA PATHOLOGIE NEONATALE DU VEAU 

11 n ' e x i s t e  pas d'enquête na t i ona le  dont l ' o b j e c t i f  p r i n c i p a l  s e r a i t  
de conna i t re  selon une méthode s t a t i s t i q u e  rigoureuse, l a  morb id i t é  
e t  l a  m o r t a l i t é  néonatale des veaux. 

Pour t e n t e r  d 'es t imer  l ' u n e  e t  l ' a u t r e ,  on e s t  c o n t r a i n t  de rassem- 
b l e r  un c e r t a i n  nombre d'enquêtes ponctuel les dans 1 'espace, souvent 
non contemporaines l e s  unes des au t res  e t  dont l e s  c r i t e r e s  ne sont 
pas constament  exactement superposables. 

En p a r t i c u l i e r ,  deux not ions  peuvent ê t r e  appréciées d'une façon 
sensiblement d i f f é r e n t e  selon l e s  auteurs : 1 a période néonatale 
e t  l a  morbid i té .  L ' app réc ia t i on  de l a  période néonatale peut  se 
r é f é r e r  a des évo lu t i ons  physiologiques, mais repose l e  pl,us souvent 
sur des éléments zootechniques ; ce sont : l e  départ  du veau de 
1 ' e x p l o i t a t i o n  d ' o r i g i n e  l o r s q u ' i l  a  l i e u  t r è s  t ô t  après l a  na is -  
sance (1 a 3 semaines pour l a  p l u p a r t  des veaux l a i t i e r s  autres 
que l e s  génisses de remplacement élevées par  l e u r  p r o p r i é t a i r e  
i n i t i a l )  ; arb i t ra i rement .  l a  période O j o u r - ]  mois ou O j o u r -  
3 mois ; l a  pér iode de O jour-sevrage pour l e s  veaux l a i t i e r s  
qu i  r e s t e n t  sur 1 ' e x p l o i t a t i o n  d ' o r i g i n e  ; e n f i n  l a  période de 
O jour - lâcher  a 1 'herbe pour l e s  veaux de troupeaux a l l a i  tan ts .  

Il p o u r r a i t  ê t r e  proposé d 'appeler  veau nouveau-ne un animal âgé 
de moins d'un mois, dont l e s  cond i t ions  de v i e  sont  semblables 
a c e l l e s  des premiers j ou rs  apres sa naissance, en p a r t i c u l i e r  
même e x p l o i t a t i o n  e t  a l imenta t ion  l a c t é e  n a t u r e l l e  ou a r t i f i c i e l l e .  

La morb id i t é  e s t  entendue corne l e  pourcentage d'animaux ayant 
e f fec t ivement  f a i t  l ' o b j e t  de soins thérapeutiques, auxquels on 
a jou te  des animaux ayant présenté des t roub les  c l i n i q u e s  mais 
qu i  o n t  e t é  consideres incurables. a i n s i  que des veaux morts apres 
24 heures de v i e  b ien  qu'aucun symptôme de maladie n ' a i t  é t é  observe 
au préalable.  

La morbid i  t e  g loba le  ne donne pas 1 i e u  a des apprec ia t ions  t rPs  
d i f f é r e n t e s  d'une enquête 1 ' a u t r e  ; au con t ra i re ,  l a  d é f i n i t i o n  
des d i f f é r e n t e s  e n t i t é s  pathologiques n ' e s t  pas t r e s  homogene. Il 
p o u r r a i t  ê t r e  proposé de r e t e n i r  1  es termes suivants, éventuel 1 ement 
codés avec deux degrés de préc is ions  : 

. Pathologie i n f e c t i e u s e  p r i n c i p a l e  : gas t roentér i  tes d iarrhéiques,  
a f f e c t i o n s  des voies r e s p i r a t o i r e s ,  omphalites, a r th ropath ies .  

Docteur Vetdr inaire ,  I n s t i t u t  Technique de  1 'Elevage Bovin, Theix, 
63110 Bearimont. 



. Troubles d i g e s t i f s  d 'adaptat ion : météorisat ions, congestions 
i n t e s t i n a l e s .  d iarrhées a fèces pâteuse e t  décolorées. ind iqes-  
t i o n s  de l a  c a i l l e t t e ,  u lcères  de l a  c a i l l e t t e ,  col iques, 

- 

entérotoxémies, autres t roub les  d i g e s t i f s .  

Autre pa tho log ie  : mal format ions des organes externes, absence 
de rectum, card iopath ies congénitales, au t res  malformations, 
boul eture, myopathie dyspnée, traumatismes, autres t roub les .  

Il p o u r r a i t  ê t r e  convenu également que l a  morb id i té  g lobale 
concerne l e  nombre de veaux malades -indépendamnent du nombre 
d ' e n t i t é s  manifestées par  chacun d'eux - e t  que l a  r é p a r t i t i o n  
de l a  morb id i té  en t re  l e s  e n t i t é s  concerne l e  nombre de veaux ayant 
présenté chacune d ' e l l e  au moins une fo is ,  de t e l l e  so r te  que l a  
sommation des e n t i t é s  p o u r r a i t  ê t r e  supérieure à l a  morb id i t é  
g lobale.  Dans l e s  r é s u l t a t s  donnés ci-dessous, l a  r é p a r t i t i o n  des 
e n t i t é s  ne t i e n t  compte en f a i t  que de l a  première maladie de 
chaque veau. 

On a ten té  i c i  de s i t u e r  l ' impor tance de l a  pathologie néonatale 
du veau en France à p a r t i r  de v i n g t  études régionales, r é p a r t i e s  
sur 18 départements e t  r é a l i s é e s  par  d i x  neuf organismes. rassem- 
b lées par  l ' I n s t i t u t  Technique de 1'Elevage Bovin(4, 7, 8, 13. 17, 
19, 22, 23, 26, 34, 38, 39, 40, 41). 

Compte tenu des d i f f i c u l t é s  précédemment c i t é e s  e t  de l a  juxtapo- 
s i t i o n  d'enquêtes conçues l e  p lus  souvent indépendamnent l e s  unes 
des au t res  avec l ' o b j e c t i f  p r i n c i p a l  de répondre à une demande 
d'un organisme d'élevage. l e s  c r i t è r e s  sur lesquels ces études on t  
é té  retenues e t  rassemblées sont  l e s  suivants : l e u r  d i s p o n i b i l i t é .  
l e u r  actual  i té, l e u r  échant i l lonnage e t  l a  f i a b i l i t é  des données 
enreg is t rées .  

OISPONIBILITE 

Paradoxalement, 1  a d i s p o n i b i l i t é  d'enquêtes sur l a  pathologie 
néonatale est ,  compte tenu des t r o i s  autres c r i t e res ,  un fac teu r  
l i m i t a n t  d'une approche g loba le  du problème. De ce f a i t ,  toutes 
l e s  sources d ' in fo rmat ion  qu i  o n t  p i  ê t r e  rassemblées o n t  é té  exa- 
minées : l a  p l u p a r t  du temps, l e  recue i l  des données sur l a  patho- 
l o g i e  néonatale ne c o n s t i t u a i t  pas une f i n  en soi  mais s e r v a i t  a 
é t a b l i r  des b i l a n s  èconomiques ou à é t a b l i r  des rapports  en t re  é t a t  
de santé du troupeau e t  condui te d'élevage. 

ACTUALITE 

La premiere étude publ iée en France a é t é  réa l i sée  en 1963 par l e  
S.C.E.E.S. ( 1 ) .  Puis, e n t r e  1967 e t  1972, 1'I.T.E.B. a mis en place 
une s é r i e  d'enquêtes dans 9 départements (5, 9, 11, 24, 32 ) .  Ces 
deux sources - t r e s  in téressantes - ne sont pas repr ises  i c i .  
Toutes l e s  références retenues on t  moins de 10 ans e t  l a  p l u p a r t  
d ' e n t r e  e l l e ,  moins de 6 ans. 

( 1 )  S e r v i c e  Cen t ra l  d e s  EnquPtes e t  Etudes S t a t i s t i q u e s .  



ECHANTILLONNAGE 

Les r é s u l t a t s  i ssus  de 1  ' a d d i t i o n  des d i f f é r e n t e s  o r i g ines  de 
données n ' o n t  pas de r e p r é s e n t a t i v i t é  s t a t i s t i q u e ,  p u i s q u ' i l s  ne 
sont pas obtenus à p a r t i r  d 'un é c h a n t i l l o n  a l é a t o i r e  d é f i n i  par 
t i r a g e  au s o r t .  D 'au t re  p a r t ,  chacun des r é s u l t a t s  p a r t i e l s  
rassemblés i c i  e s t  lui-même obtenu d'une façon i n i t i a l e m e n t  
b ia i sée  dans l a  mesure où l e  choix des élevages repose l e  p lus  
souvent sur une p a r t i c i p a t i o n  vo lon ta i re  de 1  'éleveur,  leque1,de 
plus, dans l a  p l u p a r t  des cas. appar t ien t  à un réseau organisé au 
p lan  technique ou au p lan  économique ou du moins e s t  connu préa- 
lablement de 1  'agent qu i  c o l l e c t e  l e s  renseignements ( vé té r i na i re ,  
c o n s e i l l e r  d 'élevage). 

S i  1  'on ne peut  p a r l e r  de r e p r é s e n t a t i v i t é  ( s t a t i s t i q u e )  on peut 
néanmoins appl iquer  aux échan t i l l ons  p a r t i e l s  e t  à l ' é c h a n t i l l o n  
t o t a l  un c r i t è r e  de "p ropo r t i onna l i t é "  : à 1  ' i n t é r i e u r  des échan t i l -  
lons  de base, l a  r é p a r t i t i o n  des élevages représentant l e s  d i f f é -  
ren ts  systèmes de c o n d u i t e - e s t  l ' image de l a  r é p a r t i t i o n  des 
élevages en grandeur n a t u r e l l e .  Les composantes qui  carac tér isent  
l e s  systèmes de condui te sont  l e s  suivantes dans l ' o r d r e  d' impor- 
tance : 

Pour l e s  élevages a l  1  a i  t a n t s  : 

1. type de product ion (engraissement à l a  ferme, vente de broutards, 
vente de châtrons, sé lec t i on ) ,  

2. r a t i o n  de base h i ve rna le  ( f o i n ,  ens i lage d'herbe, ensi lage de 
mais), 

3. mode de logement h i ve rna l  ( s tabu la t i on  l i b r e ,  s tabu la t ion  en- 
travée) - s o i t  24 systèmes possibles -; lorsque l e s  systèmes de 
l a  rég ion  considérée e t  l e u r s  propor t ions respect ives se re-  
t rouvent  dans 1  ' é c h a n t i l l o n  étudié. on considere que l e s  autres 
fac teurs  de v a r i a t i o n s  (soins de l ' é l e v e u r  par exemple) sont 
secondaires dès que deux élevages au minimum représentent un 
système. 

Pour l e s  élevages l a i t i e r s  : 

La p r o p o r t i o n n a l i t é  de 1  ' é c h a n t i l l o n  ne p o r t e  que sur l e  type 
( f o i n ,  ensi lage d'herbe, ensi lage de mais, sous-produits indus- 
t r i e l s )  e t  sur l e  type de logement ( s tabu la t i on  l i b r e ,  s tabu la t ion  
entravée, l o g e t t e s )  - s o i t  12 systèmes possib les.  

Le regroupement des échan t i l l ons  pour t e n t e r  de donner une image 
de l ' impor tance e t  de l a  pathologie néonatale du veau t i e n t  compte : 

1. de 1  'importance r e l a t i v e  des races ( v o i r  tableau 1) 

2. sauf pour l e s  races Montbél iarde e t  Salers, 

de l ' o r i g i n e  des données d 'au  moins deux départements ou deux 
organismes d'un même département (Orne) l e s  ayant recue i l  1  i e s  de 
façon indépendante ( v o i r  tableau I I ) .  



Tableau I : 

Tableau I I  : 

Races I Départements d ' o r i g i n e  des données 1 

. 
Race 

FFPN 
NORMANDE 
MONTBELIAROE 
CHAROLAISE 
LIMOUSINE 
SALERS 
Autres races 

e t  
croisements 

FIABILITE 

Dans toutes l e s  études retenues e t  regroupées, l e  recue i l  des 
données pathologiques a é t é  e f fec tué  de façon cont inue au cours 
de l a  saison des vêlages par  des personnes spécialement a f fec tées  
a c e t t e  tèche. Pour deux études, l e  nombre de naissances corres-  
pondant aux malades n ' e s t  pas re levé  j o u r  par  j o u r  mais p r o v i e n t  
d'une aut re  source de renseignements : nombre de vaches en pro- 
phy lax ie  o b l i g a t o i r e  ; ces c h i f f r e s  sont donc t r e s  proches de 
l a  r é a l i t é  ; pour tou tes  l e s  autres. l e s  naissances correspondent 
au nombre exact comptabi l isé.  

FFPN 

NORMANDE 
MONTBELIAROE 
CHAROLAISE 
LIMOUSINE 
SALERS 

Pour l e s  e f f e c t i f s  étudiés, l e s  r é s u l t a t s  concernant l e s  pourcen- 
tages de m o r t a l i t é  e t  de morb id i t é  peuvent ê t r e  considérés comme 
une bonne approche de l a  r é a l i t é .  En ce qu i  concerne l a  répar-  
ti t i o n  des d i f f é r e n t e s  e n t i t é s  pathologiques ( tab leau V), 1 'échan- 
t i l l o n  e tud ié  e s t  b ien  év idemen t  i n s u f f i s a n t  e t  devra ê t r e  
i n t e r p r é t é  corne une donnée ponctuel le  dans de p e t i t e s  régions, 
pour une année déterminée ; il f a u t  cependant no te r  une t r è s  
grande concordance des c h i f f r e s  pour deux races qu i  n ' o n t  aucun 
p o i n t  c m u n  (FFPN e t  Charola ise) .  Seules l e s  gas t ro -en té r i t es  
d i f f e r e n t ,  mais l e s  c r i t e r e s  d ' i n t e r p r é t a t i o n  n ' é t a i e n t  pas 
superposables. 

* Renseignement m o r t a l i t é  ; renseignement morbid i té  
(5 834 seulement) .  - 

Nb approx imat i f  
de veaux nés 
annuel 1 ement 

en France(* 10%) 

4.000.000 
1.800.000 
1.000.000 
1.500.000 
1 . 000.000 

200.000 

1.000.000 

10.500.000 

56 - 61 - Ile-de-France (essent ie l lement  77) - 
85 - 16 - 54. 
61  EDE - 61 GTV 
38 
49 - 89 - 21 - 58 - 03 - 23 
19 - 87 - 55 - 36 
15 

% 

38,l 
17,l 
9,5 

14.3 
9.5 
1.9 

9.5 

Regroupement 
des 

échantil loris 

1 3 1 9 6 *  
4 591 
3 767 
5 881 
3 873 
1 030 

O 

32 338 

% de 
1 ' é c h a n t i l l o n  

40,8 
14,2 
11,6 
18,2 
12 
3,2 

O 



Le rassemblement dans l e s  cond i t ions  indiquées précédemnent, des 
enquêtes r é a l i s é e s  sur un é c h a n t i l l o n  g loba l  de 32338 veaux 
correspondant aux p r i n c i p a l e s  races françaises, permet de s i t u e r  
l a  m o r t a l i t é  t o t a l e  des nouveau-nés à 9.8 % se répa r t i ssan t  
en une m o r t a l i t é  O a 24 heures de 4.7 % e t  une m o r t a l i t é  24 
heures a 1 mois de 5.1 % (des veaux nés). Cet te d i s t i n c t i o n  
permet d ' a t t r i b u e r  globalement l a  première aux condi t ions du 
vêlage e t  l a  seconde aux maladies néonatales. S i  1 'on exprime 
c e l l e - c i  en % des veaux v ivants  après vêlage (V.V.V.), e l l e  e s t  
pour 1  'ensemble de 1  ' é c h a n t i l l o n  considéré de 5,2 % ; il appara i t  
une v a r i a b i l i t é  importante selon l e s  races ( tableau I I I )  ; 
cependant, s ' i l  e s t  poss ib le  q u ' e l l e  t radu ise  une d i f fé rence 
r a c i a l e  ( races a l l a i t a n t e s ) ,  dans d 'au t res  cas, e l l e  t r a d u i t  
p l u t ô t  des d i f f é rences  l i é e s  aux modes d'élevage : ceux-ci  
en t ra inent  pour cer ta ines  une importante morb id i t é  (races rus-  
t iques)  e t  pour d 'autres,  de f a i b l e s  taux de guérison du f a i t  de 
l a  va leur  économique moindre des veaux mâles (races l a i t i è r e s ) .  
Pour l 'ensemble de l ' é c h a n t i l l o n  (en ce qu i  concerne l a  race 
FFPN 5 834 donnees au 1  i e u  de 13 196 pour l a  mor ta l i t é ) ,  1  a  
morb id i té  moyenne e s t  de 38,4 % ( tableau IV )  ; en tenant compte 
de 1  ' importance r e l a t i v e  des races représentées ( é c h a n t i l l o n  
FFPN x  2). e l l e  s e r a i t  de 38 %. On peut  penser que l a  pa tho log ie  
e s t  cons t i tuée pour p lus  de 90 % par des maladies i n fec t i euses  : 
essent ie l lement  gas t ro -en té r i t es  d iarrhéiques,  a f fec t i ons  des 
voies r e s p i r a t o i r e s ,  omphal i tes, a r t h r i t e s  ( tableau V) 

Tableau III : Mortalité totale ; répartition de la mortalité - -1 j-1 mois selon les races. 

L'importance du probleme des maladies néonatales é t a n t  a i n s i  
évaluée, on envisagera au p lan  épidémiologique, successivement l e s  
r e l a t i o n s  générales en t re  fac teurs  du m i l i e u  e t  pathologie néo- 
na ta le  pu i s  l ' impor tance p a r t i c u l i è r e  des fac teurs  épidémiologiques 
maternel S. 

> 

MORTALITE l j -1 mois 
(% des V.V.V.) 

3,8 

4,7 

6,6 

3.7 

6,3 

6,3 

5,2 

RACE 

LIMOUSINE 

MONTBELIARDE 

SALERS 

CHAROLAISE 

FFPN 

NORMANDE 

ENSEMBLE de 
L'ECHANTI LLON 

MORTALITE TOTALE 
( %  des veaux nés) 

6.7 
(3873) 

8,3 
(3767) 

9  
(1030) 

9.9 
(5881) 

10.6 
(13196) 

11.1 
(4591 ) 

9.8 

MORTALITE 0-24 H 
( %  des veaux nés) 

3  

3 3  

2.6 

6.5 

4.6 

5,1 

4.7 
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Tableau IV : M o r b i d i t é  t o t a l e  d e s  veaux malades  selon les r a c e s .  

Tableau V : R é p a r t i t i o n  comparée de  l a  p a t h o l o g i e  du veau 
nouveau-né en é l e v a g e  l a i t i e r  FFPN e t  en é l e v a g e  a l l a i t a n t  
c h a r o l a i s  ( O r i g i n e  d e  données I T E B ,  1982) .  

RACE 

NORMANDE 

MONTBELIARDE 

FFPN 

CHAROLAISE 

LIMOUSINE 

SALERS 

ENSEMBLE DE 
L'ECHANTILLON 

IGESTIVES NON 

(21 M é t é o r i s a t i o n s ,  c o n g e s t i o n s  i n t e s t i n a l e s ,  u l c P r e s  d e  l a  c a i l l e t t e ,  
d i a r r h é e s  m é t a b o l i q u e s  a v e c  f è c e s  p a t e u s e s  et d é c o l o r é e s .  

(3)  U n  c e r t a i n  nombre d e  veaux  s o n t  a t t e i n t s  s i m u l t a n h e n t  d e  l ' u n e  
e t  1 ' a u t r e  a f f e c t i o n .  

( 4 )  Patho log ie  d ' o r i g i n e  g é n é t i q u e  (malformations, c a r d i o p a t h i e s  
c o n g é n i t a l e s ) ,  c a r e n c i e l l e  ( b o u l e t u r e ,  m y o p a t h i e s ) ,  t raumat ique  
e t  a c c i d e n t e l l e  ( é c r a s e m e n t s ,  é t o u f f e n e n t s ,  f r a c t u r e s ) .  

L I 

MORBIDITE 
( %  des V.V.V.) 

32.2 
(4357) 

35 
(3767) 

37.2 
(5834) 

38,7 
(5881) 

39,5 
(3873) 

78,6 
(1030) 

38,4 
(24742) 



II. RELATIONS GENERALES ENTRE FACTEURS DU MILIEU ET PATHOLOGIE NEONATALE 
Les facteurs du milieu qui semblent avoir le plus d'importance, 
soit sur la résistance des nouveau-nés, soit sur leur environnement 
infectieux, sont l'alimentation colostrale, l'hygiène a la 
naissance, 1 es conditions de logement. 

1. Quantité et précocité d'ingestion de colostrum 
Si la richesse en gamnaglobulines, la valeur énergétique, la teneur 
en vitamines et en minéraux du colostrun doivent etre suffisantes, 
une quantitb de l'ordre du lOhe du poids du corps semble indis- 
pensable à la vitalité du veau ; 1 'ingestion doit etre tres rapide 
après la naissance et au cours des premieres 24 heures de vie : ces 
deux conditions, lorsqu 'el les sont réal isées paraissent avoir une 
action tres bénéfique (Tableau VI). 

Tableau VI : Inf luence  d'une inges t i on  d e  colostrm précoce * 
e t  abondante s u r  l a  loorbidité par d ia r rhées  d e s  veaux 
nouveau-nés (Etude ITEB, Dept. 03,  1980) .  

i 1 , 5  l i t r e s  dans les s i x  premiéres heures  et 4 , s  l i t r e s  dans 
les premières 24 heures  qui su ivent  l a  naissance.  

2. Hygiene à la naissance 
Un deuxihe facteur d'élevage dont on a mesure l'influence favorable 
sur la resistance des veaux est la désinfection ombilicale (Tableau VII) 

X = 5 '345  
p < 0,025 S .  

Tableau VII : Inf luence de  l a  d é s i n f e c t i o n  a n b i l i c a l e  sur l a  
r é s i s t a n c e  d e s  veaux (% guéris /malades)  (Origine : Greniex d e  
Theix 73,124) .  

Veaux n'ayant pas in- 
gére le colostrum dans 
de bonnes conditions 

31,2 % 
(48) 

Morbidite par diarrhées 
en % des V.V.V. 

3. Conditions de logement 
Les conditions de logement du nouveau-ne agissent quant ?I elles, <? 
la fois sur sa résistance et sur la contamination de son environnement. 

Veaux ayant ingéré le 
colostruni dans de 
bonnes conditions 

16,7 % 
(503) 

* 
~dsinfection 
non réal isee 

78 % 

r 

RPsi stance 
(2350 veaux)* 

+ R é p a r t i t i o n  dans chaque l o t  non 
p r é c i s é e .  * 

~ésinfection 
réal isée 

93 % 



Parmi l e s  fac teurs  de logement, on peut d i s t i nguer  : 

. l e s  cond i t ions  de r e p a r t i t i o n  des animaux determinant l ' impor tance 
au " reservo i r  i n f e c t i e u x  animal" ; 

. ]es cond i t ions  d'ambiance determinant l ' importance du " rese rvo i r  
i n f e c t i e u x  de l 'atmosphere" e t  l a  s e n s i b i l i s a t i o n  des animaux a 
1  ' ac t i on  microbienne ; 

. l e s  ca rac te r i s t i ques  de couchaae determinant 1  ' importance du 
" reservo i r  i n f e c t i e u x  du s o l  " e t  son confor t .  

Schéma 1 : Les facteurs de risques de pathologie infectieuse 
liés à l'habitat du veau nouveau-né. 

REPARTITION DES ANIMAUX 
I I  Nombre total 

REPARTITION DES ANIMAUX 

La transmission des agents i n f e c t i e u x  aux nouveau-nes e s t  l i e e  
ii quatre fac teurs  pr inc ipaux : le nombre de naissances dans l e  
batiment, l a  densite, l a  cohab i ta t ion  de categories d i f f e r e n t e s  
de bovins e t  l e s  in t roduct ions .  

* Nanbre t o t a l  de veaux ries par  batiment .......................... ----------- 
Le nombre t o t a l  de veaux nes par batiment i n f l uence  l e  nombre de 
malades (Diagramne 1) (38). 



Diagrannie 1 : % de  morb id i t e  par d ia r rhées  en fonc t ion  du 
nanbre d e  veaux nés  sur  l ' e x p l o i t a t i o n  dans 21 e x p l o i t a t i o n s  
de  l 'A l l i e r  ( V a l l e t  A. ,  E t .  ITEB 1979-1980). N .S .  

* Densite ------- 
La surface d i spon ib le  par  animal joue un r d l e  important sur l a  
pathologie. En €+levage a l l a i t a n t ,  il s ' a g i t  certainement de 1 'un 
des eléments l e s  p lus  favorables de l a  s tabu la t i on  l i b r e  par rappor t  
a l a  s tabu la t i on  entravee (Tableau V I I I ) .  Dans de cas de boxes, 
l a  morb id i te  diminue avec 1 'augmentation de 1 a surface d ispon ib le  
par  animal (APPELMAN) (2, 3, 9). 



Tableau V I I I  : Morbid i t é  en f o n c t i o n  du t y p e  d e  s t a b u l a t i o n  
ITEB - Ch'TA N i v e r n a i s  (Dépt .  71,  1970-1971).  p <0,005 H.S. 

Mode de s t a b u l a t i o n  % de morb id i t e  

Vaches en s t a b u l a t i o n  entravée 31,3 % 
veaux en box dans l ' é t a b l e  (1062) 

* Cohabitat ion de ca tégor ies  d i f f é r e n t e s  .................... ----------------- 
La cohab i ta t ion  avec l e s  nouveau-nés sains, d ' au t res  catégor ies 
de bovins, assure l e u r  contamination. En ce q u i  concerne l e s  veaux 
malades de même dge, on a  pu v é r i f i e r  que l e u r  portage e t  l e u r  
excré t ion  de v i r u s  e t  de bac té r i es  pathogènes dura ien t  longtemps 
e t  q u ' i l s  hébergeaient l e  p lus  souvent des populat ions dominantes 
de bactér ies r é s i s t a n t e s  aux an t i b io t i ques ,  au moins en ce qu i  
concerne E. c o l i  (G. MOULIN, J.L. MARTEL e t  c o l 1  .) (31). 

Vaches en s t a b u l a t i o n  l i b r e  
avec "coin"  pour l e s  veaux 

Les porteurs sa ins ,  sources de contamination des nouveau-nés sont  
essent iel lement l e s  meres ( 5  I I I )  e t  des veaux p lus  Sgés avec 
lesquels i l s  sont  mélangés (31). 

9,6 % 
(250) 

* In t roduc t ions  ------------- 
Les i n t roduc t i ons  de veaux étrangers 3 1 ' e x p l o i t a t i o n  en t re t iennent  
ou renouve l len t  1  ' i n f e c t i o n  (Tableau I X  j (18). 

Tableau IX : Taux d e  m o r t a l i t é  dans une e x p l o i t a t i o n  ayant  
pra t iqué  l ' a l l a i t e m e n t  doub le  d e  1976 d 1980 (acha t  d e  
"deuxièmes veaux" d l f e x t 4 r i e u r ,  i n t r o d u i t s  un d un d 1 'dge  
d e  8 à 15 j o u r s ,  au f u r  et d mesure d e s  v & l a g e s ) ,  pu i s  
1 ' a l l a i t e m e n t  s imple  en 1981 e t  1982 (Or ig ine  N .  GRENET, ITEâ).  

CONDUTIONS D'AMBIANCE 

Les cond i t ions  d'ambiance agissent à l a  f o i s  sur  l 'environnement 
i n f e c t i e u x  du nouveau-né e t  sur sa rés is tance.  

E l l e s  sont  déterminées essent ie l lement  p a r  quat re  fac teurs  : 
température, hygrométrie, qua1 i t é  chimique e t  v i t e s s e  de 1  ' a i r .  

M o r t a l i t e  des veaux 
i n t r o d u i t s  

7,2 % 
(193) 

Période d ' i n t r o d u c t i o n  de 
veaux (1976 à 1980) 

Période sans i n t r o d u c t i o n  
(1981-1982) 

M o r t a l i t é  des veaux nés 
dans l ' e x p l o i t a t i o n  

28 % 
(257) 
2,9 % 

(103 



* Température - - - - - - - - - - 
Les veaux peuvent supporter  des temperatures basses, mais i l s  
s o u f f r e n t  lorsque l a  temperature dépasse 20°C ou l o r s  de changements 
brutaux (2, 3, 29, 30, 35). 

L 'humid i té  de l 'atmosph5re accuse l a  s e n s i b i l i t é  au f r o i d  (2, 3. 
30, 35). 

* 9!alite-çhl~lg!e-be-l1air 
L'accunulat ion dans 1 ' atmosphere de poussiSres, de gaz carbonique, 
d'amnoniac, rend l e s  veaux p l u s  sensibles e t  l a  vapeur d'eau f a v o r i s e  
1 'accunulat ion des mic ro  organismes. Il f a u t  un d é b i t  de 0,3 m3/kg/ 
heure pour 1 i m i t e r . l a  morb id i t e  (30,35). 

* ! i Iesse-be-l lcir 
Les mouvements d ' a i r  do i ven t  se f a i r e  a une v i t e s s e  i n f é r i e u r e  a 
0,2 m/s ; avec une a r r i v é e  d ' a i r  a 1,80 metres env i ron  e t  une s o r t i e  
cent ra le ,  l e  mouvement de 1 ' a i r  chaud exp i ré  crée un appel ( e f f e t  
cheminée). Lorsque l e s  v i t esses  sont super ieures au niveau du corps 
des animaux, il y a une augmentation de l a  m o r t a l i t é  (MORISSE) (29). 

L'ensemble des quatre fac teu rs  précédents dépend globalement de l a  
q u a l i t é  du renouvel lement d ' a i r  qu i  cons t i tue ,  de ce f a i t ,  un 
c r i t è r e  synthet ique essen t i e l  ( tab leau X )  (38). 

I Mor ta l  i t e  s u i  t e  10,8 ** I 4,9 *r 
de maladie (134) 1 H.S.  

Tableau X : Etude d e  l ' inc idence  de  l a  q u a l i t é  du renouvellement 
de  1 ' a i r  &r l a  morbid i té  de s  veaux (ITEB, EDE 49 ,  1 9 8 1 ) .  

CARACTERISTIQUES DE COUCHAGE 

pH e t  désinfect ions, humidi te e t  c o e f f i c i e n t  thermique cons t i t uen t  
l e s  pr inc ipaux fac teu rs  du m i l i e u  l i e s  aux sols .  

* Dés in fec t ion  ---------------- e t  pH - 
Un pH élevé favor ise  l e  développement des gram n é g a t i f  ; or,les 
ciments f r a i s  on t  une r é a c t i o n  basique : une étude conduite en 
Sabne-et-Loire en 19 70 morbid i té  de 27,3 % dans 
l e s  é tab les  anciennes cont re  44 % dans l e s  e tab les  neuves. 

H.S .  

. 
Renouvellement d ' a i r  

co r rec t  ou bon 
21  e x p l o i t a t i o n s  

36,7 * 
13821 

I 

Morb id i té  

Renouvellement d ' a i r  
tri% défectueux 
6 e x p l o i t a t i o n s  

69,2 * 
1127) 



Pour cette raison, les ciments neufs devraient etre, avant leur 
utilisation, corrigés de leur pH de surface par une lé ère acidi- 
fication (solution d'un litre de vinaigre pour 25 l i h  

L'acidification, en modifiant les charges de surface des bactéries, 
bloque leurs échanges vitaux. D'autre part, les desinfectants 
ont alors une action meilleure, spécialement a 1 'égard des germes 
gram negatif. La basicité des litieres devra etre corrigée par 
1 'epandage regulier de superphosphate de chaux (2 fois par semaine, 
2 kg/lO m2). 

* H ~ ~ i d ~ _ t e - g t - ç o g f f i ~ ~ g ~ g - g h _ g ~ i g ~ g  (confort) 
Un sol avec litiere s'accompagne d'une moindre morbidité (MORISSE) 
(29). 

Encore semble-t-il nécessaire que la litiere soit suffisamnent 
renouvelée pour étre seche ; cependant, les sols sans litieres 
(caillebotis) peuvent egalement étre utilisés avec intéret s'ils 
s'accompagnent de désinfections régulieres. 

III. INFLUENCE PARTICULIERE DE FACTEURS EPIDEMIOLOGIQUES MATERNELS 

Il existe tres vraisemblablement une variabilité génétique de la 
resistance du veau aux infections et si l'ensemble des autres 
facteurs epidémiologiques était maftrisé, il pourrait etre pro- 
fitable de 1 'approfondir. Dans l'état actuel des connaissances, 
les facteurs non génétiques sont mieux appréhendés et de ce fait 
mieux maltrisables. II faut distinguer des facteurs maternels 
"intrinsèques" ou liés à la contamination du milieu du veau après 
sa naissance, par la vache. 

1. Facteurs epidémiologiques maternels intrinseques 

Parmi les caracteristiques de la relation biologique mère-veau, 
quatre facteurs maternels agissent principalement sur la santé 
du veau : l'aptitude au vélage, l'age, l'etat de santé, l'alimentation 
pendant la gestation. 

1.1. Aptitude au velage 

Outre les conditions hygieniques dans lesquelles se déroule le 
velage, sa difficulte influe considérablement sur la résistance 
ulterieure du veau. 

Une etude en race charolaise, montre que : 

. sur 100 veaux issus de velage sans aide ou avec aide facile, 
2,3 veaux meurent apres 48 h ; 

. dans le cas de velage difficile avec traction a la veleuse, 
8,2 veaux meurent après 48 h ; 

. dans le cas de uélage par césarienne, les pertes sont ramenées a 
5,6 X car les veaux souffrent moins (tableau XI) (25). 



Tableau XI : Inf luence  d e  l a  d i f f i c u l t é  de vk lage  sur  l a  
m o r t a l i t é  d e s  veaux a p r è s  4 8  H .  (Origine ITEB, 1975,  
J. LEGENDRE). 

1.2. Aqe 
L'Sge de la  vache semble avoir une influence sur la résistance du 
veau (Tableau XII) ; toutefois, en raison de la liaison entre l a  
primiparité e t  les  difficultés de vélage d'une part e t  de l 'élimi- 
nation des vaches ayant eu des difficultés de vélage d'autre part, 
i l  e s t  d i f f i c i l e  de juger de 1 'influence précise de 1 '%ge au vêlage 
(5).  

D i f f i c ~ l t é d e v é l a ~ e  

% de mortalité 

Tableau XII : Morta l i t é  d e s  veaux en fonc t i on  du numéro de  
vk lage  d e  l a  mère (BOCCARA H .  Enquete m o r t a l i t é  d e s  veaux 
dans l e  département de  1 'Aube). 

1 e t  2 

2,3 

1.3. Etat sanitaire 

L'état sanitaire de l a  vache pendant sa gestation es t  certainement 
un  facteur detenninant ti la fois  sur l a  qualit6 du colostrum e t  
sur la rêsistance du veau indépendamment meme de la  qualit6 du 
colostrm ; l e  bon e ta t  sanitaire de l a  gestante peut etre défini 
c m e  1 'absence de maladies cliniques e t  de troubles infracliniques 
(subpathologie métabolique, mamnites chroniques inapparentes, 
fasciolose) . 

15. - 

13. 

11 

9 . 

7.. 

5 

3 

8,2 
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4 
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Il e s t  vraisemblable qu'une fasc io lose  chronique, en p a r t i c u l i e r  
chez l e s  pr imipares, po r te  a t t e i n t e  aux d iverses  fonc t ions  hepatiques 
e t  r e t e n t i s s e  su r  l e  métabolisme du foe tus  e t  sur  l a  q u a l i t é  du 
colostrum : une enquete de l lEtabl issement  Départemental de 
1  'Elevage de Cbte-d'Or met en évidence 1  ' i n f l uence  du t ra i tement  
des vaches cont re  l a  f asc io lose  sur  l a  rés is tance des veaux 
(Tableau X I I I )  ( 2 ,  10, 12). 

Tableau XII1 : Influence du trai tement  de l a  fa sc io lose  
s u r  l a  r é s i s tance  d e s  veaux (BRIET JM. EDE 2 1 ,  aoilt 1981). 

N.B. Pas d ' a c t i o n  sur l a  morbidi té .  

1.4. A l imenta t ion  de f i n  de g e s t a t i o n  

Le premier élément dont  l ' e f f e t  bénéfique a  é t é  démontré e s t  l a  
v i tamine A. (MEACHAM, 1970), GALLISSOT -(Tableau XIV) (15, 16, 28). 

Vaches 

M o r t a l i t é  

Tableau XIV : Influence de  l a  vitamine A sur l a  mor ta l i t é  
des  veaux (GALLISSOT J . ,  1 9 7 2 ) .  

;Cz = 10,098 p 4 0,005 H.S. - 

Aucun t ra i tement  
206 

17,4 % 

Outre l a  d i s p o n i b i l i t é  en v i tamine A, des apports s u f f i s a n t s  e t  
équi 1 i brés d 'énergie,  d 'azote e t  de minéraux en t ra inen t  une moindre 
s e n s i b i l i t é  au microbisme ambiant se t radu isan t  par une morb id i t é  
moins importante : 1 'exces d 'appor t  energétique en f i n  de ges ta t ion  
des vaches semble e n t r a i n e r  une augmentation de l a  morb id i t é  des 
veaux (GALPIN) (17) ; une insu f f i sance  g loba le  de l a  r a t i o n  e s t  
t r 6 s  nettement p r é j u d i c i a b l e  a l a  santé des veaux (Tableau XV) (40). 

Trai tement douve 
847 

9,4 % 

r 

Veaux 

L'augmentation de l a  rés is tance due a une bonne a l imenta t ion  e s t  
certainement i n d u i t e  sur l e  foe tus  &me, c a n e  l e  montre l a  p lus 
f o r t e  m o r t a l i t é  des jumeaux que des veaux simples (Tableau XVI), 
mais aussi l a  moindre m o r t a l i t é  des jumeaux dans l e  cas d 'a l imenta t ion  
c o r r e c t e  que dans l e  cas d 'a l imen ta t i on  i n s u f f i s a n t e  (Tableau XVII)  
(40) 

Nés 

~ o r t s  

. x 2  = 0,383 N.S. 

TOTAL 

297 

33 
(11, l  %) 

Vaches 
témoins 

153 

23 
(15 %) 

t r a i  tées 

144 

10 
(6,9 %) 



Tableau 33' : I n f l u e n c e  g l o b a l e  d e  1 ' a l i m e n t a t i o n  de8 v a c h e s  
e n  f i n  d e  g e s t a t i o n  s u r  l a  p a t h o l o g i e  d e s  v e a u x  nou-u-nés 
(VALLET A. ITEB 83022). 

Tableau XVI : M o r t a l i t é  e n  f o n c t i o n  d e  l a  g é m e l l i t é  (VALLET A., 
Morb id i t é  et m o r t a l i t é  d e s  veaux nouveau-nés en troupeaux 
a l l a i t a n t s .  ITEB, 83022). 

GROUPE TEMOIN 

Nb. de veaux nés à terme 
-(Simples) 649 

v % de4 AR 

U F L  5 96 88 ,6  
P D I N  4 4 9 g .  77,6 
C a 51,7 g 
P 32,3  g. 
Mg 17,4  g. 

MORTALITE DES VEAUX 

Au vêlage % des veaux nés 
à terme 2 , s  
Apres v e l  age jusqu 'au 
lacher  à l ' h e r b e  d é f i n i t i f  
% des surv ivants  au vêlage 3 , 6  

MORBIDITE DES VEAUX 
AU VELAGE 

. Pathologie i n f e c t i e u s e  20,9 
dont : 

- gas t roen té r i  tes  
d ia r rhe iques 14,2  

- a f f e c t i o n s  r e s p i r a t o i r e s  5 ,2  

- anpha l i tes  1 2  
. Autre pa tho log ie  7 , l  

( 1 )  T r a i t e n e n t  f a s c i o l o s e  et a p p o r t s  

GROUPE EXPERIMENTAL 

1568 

% des AR 

6 $8 1 0 7 , l  
692 g. 110 , l  
75,3 g. 
41,3  g. 
24,4 g. 

3 ,1 N.S. 

3 ,g N.S. 

1 2 , 9  H.S. 

8 , 8  H.S. 

3 ,3  S.  
0 , 8  N.S. 

6 , 2  N.S. 

vit.  A i d e n t i q u e s  - compleoientation 

H.S. 

N.S. 

en o l i g o é l é m e n t s  pour  l e  groupe e x p é r i m e n t a l .  

M o r t a l i t é  des 
jumeaux 

18 ,9  
(264) 

Au vêlage 
(% des veaux nés) 

Par maladie 
(% des V.V.V.) 

b 

M o r t a l i t é  des 
veaux simples 

2,6 
(3753) 

5 ,1  
(3654) 



Tableau XVII : Camparaison d e  l a  m o r t i n a t a l i t é  d e s  jumeaux 
i s s u s  de  vaches  b i en  a l imentées  Ou sous-al imentées  (VALLhT A . ,  
Morbidité e t  m o r t a l i t é  d e s  veaux nouveau-nés en troupeaux 
a l l a i t a n t s .  ITEB, 83022) .  

( 1 )  UFL C 9 0  % d e s  appor t s  r e m m a n d é s  INRA 
PDIN 4 80 % " 

,, 
Ca 4 55 grammes 
P L 35 grarnnes 
Mg < 20 grammes. 
N.S. 

2. Facteurs @pid&niologiques maternels agissant sur 1 a contamination du milieu 

Lors d'un suivi de 8 cou l e s  mères-veaux (printemps 1982 - Pyrénées- 
Orientales) en Slevage + t r a  i t ionnel de type l a i t i e r ,  a p a r t i r  de 
l ' isolement l ' é t a t  pur de E .  coli  K 99 N a l ~ l i e u x  contenant 
de l ' ac ide  nalidixique, l e  Laboratoire National de Pathologie Bovine 
de Lyon (FEDIDA, MARTEL, MOULIN), (31) a montré que E .  col i  K 99+, 
présent chez toutes l e s  vaches é t a i t  en nombre plus important s i  
ultérieurement l e  veau présentai t  une diarrhée (Diagramme 2) .  

, 

Chez l e s  veaux (malades ou non), E. co l i  K 99+ e s t  présent des l e  
lendemain de l a  naissance, mais e s t  nettement dominant l o r s a  
diarrhge, avec un portage de 20 jours. 

Veaux jumeaux issus de 
vaches sous-alimentées 

en gestation . 
23,3 % 
(90) 
8,7 % 

(69) 

r 

Mortinatali té des 
juneaux 

Mortalité des jumeaux 
après village (% V.V.V.) 

Ce portage d'agent pathogenes a f o r t e  concentration par certaines 
mèresexplique l a  contamination t r e s  rapide apres la  mise-bas, du 
milieu de leurs veaux. 

veaux jumeaux issus 
de 
selon l e s  besoins de 

gestation 

16,7 % 
(174) 
7,5 % 

(145) 

Diagramne 2 : Rapport E. c o l i  K 99+ dans l es  f é c e s  de s  vaches 
E .  c o l i  to taux 

(Origine L .  N .  P .  B .  ) 
% 

! 

I 1 

-1 : 
Vacher dont le veau est Vrches dont le  veau est %.ru rrrrnt 

du pr€ l (vcrnt .  



Les taux de guerison des veaux nouveau-nés sont actuellement très 
encourageants du fait d'une bonne mattrise des therapeutiques et 
de 1 a sensibilisation des éleveurs. 

Mais le nombre de malades s'élève regulièrement de telle sorte 
qu' i l  tend à constituer le véritable problème économique : temps 
de travail passe en soins, frais vétérinaires. Pour cette raison, 
la diminution de la morbidité doit devenir le premier objectif 
actuel de la lutte contre les maladies neonatales : si les 
vaccinations peuvent y contribuer pour leur part, des mesures 
zootechniques peuvent etre mises en place qui, si elles sont 
"complStes", sont susceptibles d'apporter des ameliorations 
considerables (tableau XVIII) (39) : 

. Equilibre de la ration alimentaire des vaches (rationnement - 
canplémentation) ; 

. Traitement des vaches contre la fasciolose (4 a 6 semaines 
après la rentrée) ; 

. Prise de colostrum (rapidité - quantite - continuit6 - qualité) ; 

. Mattrise de la parturition (exploration des voies génitales, 
appel du pratici.en en cas de dystocie) ; 

. Désinfection ombilicale (trempage - contrdle du séchage) ; 
Désinfection des locaux (super hosphate de chaux sur paille ou 
curage + hypochlorite de soude Y ; 

. Aménagement du logement des veaux (surface par veau 7 1,60 m2 - 
éloignement des mères et pas de mélange 013 semaines - 3 semaines/ 
Idcher) ; 

Renouvellement de l'airsuffisant (0.3 M3/kg/h.). 

Tableau XVIII : Eff2cac i t 6  d e s  mesures z o o t e c h n i t e s  " c m p l é t e s "  
(Va l l e t  A .  - Etude Dépt .  73 ITEB,  83021).  

1 IGroupes des exploitations l~roupe des exploitations 
ayant appliqué'l'ensemble 
des mesures preconïsees 

I 1 

Morbidi té totale 12,l 1 43,6 

lbre d'exploitations 

' Mortal ité totale 
(% des veaux nés a t e m !  

(% des veaux vivants 
au vel age) I 

H.S. 

27 

5 ,9 
(1684) 

60 

11,l 
(2567) 
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