
MILIEU E T  PATHOLOGIE DU VEAU É L E V ~  EN BATTERIE 

J.  ESPINASSE * 

Après avoir rappel6 la chronologie des principales affections du 
veau elevé en batterie, les quatre facteurs du milieu les plus 
importants dans la pathologie de cet animal seront passés en revue. 

- CHRONOLOGIE DES PRINCIPALES AFFECTIONS 
Ce sont : 

. En début d'élevage : 

les troubles de 1 'adaptation, le refus d'alimentation, la constipation, 
les meteorisations, des diarrhées (alimentaires et/ou infectieuses). 

. Entre 2 et 3 semaines : 
des omphalites, des arthrites et des syndromes respiratoires. 

. En milieu d'elevage : 
l'anémie, un "blocage hépatique" et des syndromes respiratoires. 

. En fin d'élevage : 

les entérotoxémies et des syndromes respiratoires. 

. Divers : 
le parasitisme externe (teigne, phtiriase, gale) et le parasitisme 
interne (ascaridiose). 

- FACTEURS DU MILIEU LES PLUS IMPORTANTS POUR LA PATHOLOGIE 
Les quatre facteurs du milieu les plus importants sont : 

. Buvée colostrale . Stress transport-jeone . L'habitat . L'éleveur 
Ils seront etudies successivement en évoquant a chaque fois 
1 'objectif de la recherche, les méthodes, les resul tats, une 
discussion et une conclusion. 

& EooZe Natiaale  Vdtérinaire, 94704 Maisas-Alfort. 



1. PATHOLOGIE DU VEAU EN BATTERIE ET COLOSTRUM 

(Etude de J.Y. BLOM, Danemark 1982) (1).  

1.1.- O b j e c t i f  

Il é t a i t  de rechercher l a  r e l a t i o n  en t re  l e  taux des imnunoglo- 
bu1 i nes  sériques e t  l e s  maladies r e s p i r a t o i r e s .  

1.2. - Méthodes 

L 'étude a p o r t é  sur  193 veaux, appartenant à 4 troupeaux l a i t i e r s .  

Le co los t run  a é t é  t é t é  pendant 48 heures, ou d i s t r i b u é  pendant l a  
même période. 

Une p r i s e  de sang é t a i t  e f fec tuée e n t r e  48'heures e t  6 jours.  

Le dosage des I g  a é t é  r é a l i s é  par  l e  t e s t  du temps de coagu la t ion  
a l a  glutaraldéhyde. 

Un b i l a n  s a n i t a i r e  quo t i d ien  a é t é  r é a l i s é  pendant l e s  3 premiers 
mois. 

Les enregistrements on t  po r té  su r  l e s  t ra i tements  e t  l a  m o r t a l i t e .  

1.3.- Résu l ta ts  

. Igblgg!-j : 

D'aprPs l e s  c h i f f r e s  du tableau 1, on peut no te r  : 

. une haute fréquence des signes r e s p i r a t o i r e s  (50.8 % pour 
l e s  veaux ayant présenté des symptânes r e s p i r a t o i r e s  cont re  
21.2 % pour l e s  veaux ayant mani festé des symptânes 
d i g e s t i f s ) ,  

. un r isque r e l a t i f  d ' e n t é r i t e  p lus  é levé (2,31) s i  l e  taux 
d ' I g  e s t  f a i b l e ,  

. un r i sque  r e l a t i f  de maladie r e s p i r a t o i r e  ident ique pour 
l e s  taux d ' I g  f a i b l e s  ou normaux, 

. un r isque r e l a t i f  de pneunoenth-ite supérieur (3,21) s i  l e  
taux d ' I g  e s t  f a i b l e .  

. Tableau II : ---------- 
O'aprss ce tableau, on constate que l e  nombre de t ra i tements 
r e s p i r a t o i r e s  par veau dont l e  taux d ' I g  e s t  f a i b l e  e s t  supér ieur  
à c e l u i  du groupe de référence (2 ,4  contre 1,9). 

. TgbiWgg!-Urlj : 
Le tableau III révPle que l e  r i s q u e  r e l a t i f  de mort par e n t é r i t e  
(4,51) e s t  supérieur s i  l e  taux d ' I g  e s t  f a i b l e .  



TabZeuu I : ReZatGn entre le taux d r I g  sdrique e t  
la morKdité par synàrome. 

Tableau II : Relation entre le tauz dfIg  sdrique e t  
le nombre de traitements indiv2ueZs pour maladies 
respiratoires. 

- 
Taux d ' I g  

FAIBLE 

No veaux t r a i t é s  
No veaux sa ins  
Morb id i té  % 
Risque r e l a t i f  

NORMAL 

No veaux t r a i t é s  
No veaux sains 
Morb id i té  % 
Risque r e l a t i f  

TOTAUX 

No veaux t r a i t é s  
No veaux sa ins  
Morb id i té  % 

Enf in ,  dans l e  tab leau I V  on note que l a  m o r t a l i t é  g loba le  e s t  p lus  
élevée ( r i sque r e l a t i f  9,l) s i  le t a u x ' d ' I G  e s t  f a i b l e .  

Risque r e h t i f  (Rr) = 4; morEdit6 groupe haut risque 
% - - rdfdrence 

0,Ol ( p < 0,os 

te 

6 
29 
17,l 
2,31 

6 
75 

7 $4 
1 

12 
104 
10,3 

No t ra i tements 
No veaux t r a i t e s  
No t r a i  tements/veaux 
. 

r e s p i r a t o i r e s  

17 
18 
48,6 
1,1 

34 
47 
47,9 
1 

51 
65 
44 

Taux d ' I g  

FAIBLE NORMAL 

65 75 
27 40 
2,4 1,9 

~neumoentér i  t e  

10 
35 
22,2 
3,21 

6 
81 
6,9 
1 

16 
116 
12,l 

Totaux 

140 
67 
2,1 - 



Tableau III : R e h h h  entre le taux dlIg sdrique e t  
la  ld ta l i td  par entérZte ou maladie respiratoire. 

Tableau ï V  : R e h t h  entre t e  taux d'Tg sdrique e t  
ta mortalité g t o h l e .  

< 

Taux d l Ig  

FAIBLE 

No veaux morts 
No veaux t ra i tes  
Létalité % 
Risque re la t i f  

NORMAL 

Ne veaux morts 
No veaux t ra i tés  
Létalité % 
Risque re la t i f  

Létalité ( to ta l )  % 

1.4.- Discussion e t  conclusion 

De 1 'ensemble de ces resultats, on peut t i r e r  les  conclusions 
suivantes : 

. Il  n'existe pas de relation directe entre l e  taux d'Ig sérique e t  
les maladies respiratoires (IgG moins importantes que IgA), mais 
i l  en existe une pour les entérites (Tableau I). 

0,01 < p < 0,05 
? 

Entéri te 

6 
16 
37,5 
4,51 

1 
12 
8.3 
1 

25 

- 

- 
Taux d'Ig 

Faible 
Normal 
TOTAUX 

. Le nanbre de traitements (Tableau I I ) ,  la  l e t a l i t é  (Tableau I I I ) ,  
pour les maladies respiratoires sont plus élevés si l e  taux d'Ig 
es t  faible, de même l a  mortalité globale (Tableau IV). 

Maladie 
respiratoire 

8 
27 
29,6 

5,92 

2 
40 

5 
1 

14,9 

m m  p < 0,001 

Morts 

14 
3 

17 

Survivants 

3 1 
84 

115 

Mortalite 
% 

31,l 
3 $4 

14,8 

Risque 
re la t i f  

9,l m i  
1 
- 



. Il exis te  une r e l a t i o n  entérites-maladies resp i ra to i res (Figure 1) : 
les veaux a t t e i n t s  d 'en te r i te  manifestent plus pr6cocément un 
syndrome resp i ra to i re  (3 semaines : 50 % contre 10 %) ; il s ' a g i t  
l à  d'une autre preuve du r b l e  i nd i rec t  du colostrum. 

Figure 1 : Frdquence numctde des maLadias respiratoires 
e t  reZcrtias avec l e s  entdrites : cotonnes ctaires ,  veaux 
d dpisode diarrhk+e prdalable, coZonnes hackurdes, 
veaua: d spdrane respiratoire p m t i f .  

PATHOLOGIE DU VEAU EN BATTERIE ET STRESS TRANSPORT-JEUNE 

2.1.- Donnees globales (études de J. SOISSONS, France 1982) (6) (7).  
2.1.1.- gtlJec$ifz 

L 'ob jec t i f  é t a i t  de rechercher 1 es conséquences biologiques, 
c l in iques e t  zootechniques d'un transport-jeûne de durée var iable 
(court e t  long). 

2.1.2.- Meghodgz 
. 62 veaux mâTes e t  femelles, Sges de 4 à 32 jours ont 6 té  u t i l i ses .  

. Groupe 1 : transport  court (4300 km) en 24 heures. 

2 : idem en 48 heures (sur> 300 km) avec n u i t  en centre ?Y= e ri, sans abreuvement. 

. Au depart, à l ' a r r i v e e  e t  une semaine après ont e t6  mesurés : 
l a  natrémie, l a  chlorémie, l a  calcémie, l a  g l y c h i e ,  l a  protidemie, 
l'albuminémie, l ' u r h i e ,  l e  taux des imnunoglobulines e t  l e  
co r t i so l  sérique. 

. Les parametres cl iniques, zootechniques e t  économiques ont é té  
enregistrés pendant les 3 premières semaines. 



2.1.3.- --------- Résultats (Groupe 2 contre Groupe 1) 

Chez l e s  veaux ayant subi u n  transport  long par rapport aux autres 
animaux, on note l e s  résu l ta t s  suivants : 

. Biochimiques : une augmentation de l a  chlorknie e t  de l'albumi- 
némie (déshydratation) ; une diminution de la glycémie (dé f i c i t  
énergétique). 

. Clini ues : une augmentation de l a  morbidité e t  de l a  mortali té 
&Y) ; une augmentation des coOts des traitements par 
veau entré  e t  t r a i t é .  

. Zootechni ues : une augmentation de l a  perte de poids e t  une 
J d  gnq (tableau Y ) .  

Tableau V : Effets d'un transport-jeûne de durde variabZe 
sur des paramètres cZin&pes e t  éconarriques. 

1 Grou~e 1 1 Grouw 2 1 
I ( ( t ranspoi t  court)  ( ( t ranspoi t  long) 1 

1 

No veaux 
D i  stance parcourue (km) 
Durée jeûne (h) 
Perte poids (kg) 
gmq (Kg) 0-14 jours 

L 

Mortalite % (0-21 jours) 
Morbidité % (0-21 jours) : 

respiratoire  
divers 

CoOt traitements (0-21 jours) 
veau en t r é  n = 32 

17,3 F + 17,77 

2.1.4.- Discussion ........................ e t  conclusion 

I l  s ' ag i t  donc d 'une étude physiopathologique ~ m a i r e  canplétée 
par l a  suivante. 

3,49 

37,93 
31 ,O3 

n = 27 
24,95 F + - 29,14 

1 veau malade 

Les données cliniques. e t  zootechniques montrent l es  e f fe t s  imnediats 
du s t r e s s  transport-jeûne, i l  aura i t  é t é  intéressant d'examiner les  
e f f e t s  .3 plus long terme (voir études suivantes). 

10 

63,83 
53,33 

n = 24 I n = 23 
23,lO F 29,30 F 

2.2.- Données analytiques (études de J.P. MORISSE, 1982 et  1983) 
- - 

2.2.1.- Modifications ------------= --- hématolog~gggw-g_t b i o c h h I i g g g ~ - j ! ~ g ~ - ~ g - s _ t ~ g ~ ~  
:ranzeor::zgng T T -  



2.2.1.1.- Objec t i f  - --- 
I l  s 'ag issa i t  d'analyser l a  physiopathologie d 'un stress transport- 
jeûne plus ou moins intense. 

2.2.1.2.- Méthodes ----- 
- 2 l o t s  de 25 veaux de 6 à 15 jours on t  etc u t i l i s e s .  

- Lot 1 : veaux éleves sur l e  l i e u  de naissance. - 
- Lot 2 : 3 sous-groupes à des niveaux d i f f é ren ts  de stress 

m g u e ,  déshydratation) : V1, V2, V3. 

- A l ' a r r i v é e  dans l 'é levage d'engraissement on a mesure : 

. des parametres hématologiques : taux d'hématocrite e t  
a ' h k n o g l o b i n e , u l a i r e ,  volume globulaire 
moyen,-formule leucocytaire, numération plaquettaire ; 

. des parametres biochimiques : glycémie. protéinémie, 
albuminémie, globul inémie t o t a l e  e t  d i f f é r e n t i e l  le,  urémie, 
taux de serotonine sanguin, créat in ine e t  17 hydroxys- 
téroides ur ina i res.  

2.2.1.3.- Résultats ----- 
Lot  2 contre l o t  1 ( f i gu re  2) 

F.igure 2 : Euozution de diffdrents pamm&res p rapport 
au témozn ( l o t  1). Les vateurs des s o u s ~ r o u p e s  V2 e t  V3 
du Zot ( 2 )  ont tendance à é tre  confondues. 



Par rapport aux animaux-du lot 1 (témoin), les animaux du lot 2 ont 
presenté les résultats suivants : 

. Hématologiques : ne~tro~hilie*", lymphopénie*) 

. Biochimi ues : hypoglycémie-, hypoprotéinémie*, hypoalbuminhie*, 
d é m i e  en particulier gama-gl obul inesw, hyperurémie*, 
hyperserotoninémie-, hypercréatininurie-, augmentation du 
taux des 17 hydroxystéroides urinaires (rrp 4 0,05 -- p < 0,01 - 
***p 4 0,001). 

2.2.1.4.- Discussion et conclusion ------------- 
L'ensemble de ces variations traduit : 

- 1 'etat de stress et ses conséquences : 
. augmentation du taux des 17 hydroxystéroides urinaires, 
hyperserotoninémie, 

. lymphopenie, hypogamnaglobulinémie, neutrophil ie ( ? ) , 
hypoglycemie ( ? ). 

- l'etat de jeune et ses conséquences : 
. la déshydratation : augmentation de 1 'hématocrite, 

. un déficit énergetique : hypoglycémie, 

. un deficit proteique : hypoprotéinémie, hypoalbuminémie, 
hyperurémie, hypercreatininémie, 

. une insuffisance rénale : hyperurémie ( ? ) hypercréatininurie 
( ? 1. 

2.2.2. - ~l~n~ui~g~-dgl-effV_t_s ~ u - ~ $ r g l _ s - ~ r a n _ s p g ~ t I j g ~ ~ g - p ~ r - 1 g ~ - b ~ y e g ~  
énergétigues ---- --- ------ etzoo ----- rgli_ydratantes --------- '(4) 

2.2.2.1.- - Objectifs - - - - 
Il consistait veriffer le r6le protecteur de 1 'alimentation 
energetique et/ou hydrique sur certains parametres biochimiques 
et cl iniques du stress transport-jeune. 

2.2.2.2.- Methode ---- 
- 3 lots de veaux (FF ou FF x Holstein) de 42-43 kg ont été utilises 
en centre de tri, apres avoir éte rassemblés en quelques heures. 

- Regime 1 : sans abreuvement 
- Regime 2 : eau pure 
- Regime 3 : eau sucree (glucose 30 g/l) 
- Buvees individuelles au seau 2-3 litres, 2 fois/j 



- Contrbles biochimiques : ont été contrbles : le taux d'hématocrite, 
la glycémie, la protidémie, l'urémie, la créatininémie, la tran- 
saminase glutamooxaloacétique ; l'arrivee, 24 et 48 heures 
après, 5 heures apres une buvee, a raison de 25 veaux par régime. 

- Contrbles sanitaires : la mortalite à 30 jours puis 110-120 jours 
a été enregistree : 

. régime 1 : 3 elevages, 198 veaux 

. régime 2 : 2 élevages, 101 veaux . régime 3 : 3 élevages, 111 veaux. 
2.2.2.3.- Résultats ----- 

Ceux concernant les paramètres biochimiques figurent dans le tableau 
VI. Ceux relatifs aux taux de mortalité sont mentionnés dans le 
tableau VI1 : on note une différence nette entre les populations 
non abreuvée et abreuvée. 

Tableau VI : V m * a t i a s  des paramètres biochun.iques en 
fonction des rdghes  (lignes horiaontates entre 0 e t  
48 heures, lignes vert icales  d 48 heures). 

Tableau VII : bbrtulité en fonct ia  des r d g & f e s .  

Regime 

1 : sans eau 

2 : eau pure 

3 : eau sucree 

r P 6 0,05 i c s p  g 0.0' r+t p (  0,001 

Glycëmie 

h *ils 
jeüne 

brrr 

h *** 
jeone 

b a r *  

*** 
/ r  

a r w m  

Hématocrite 

* *  
deshydratation 

a r 

-. 
b * 

+ 

b * 

Protéinémie 

F *  
hémoconcentration 

b a r a  

P * 
catabolisme 

b a u +  

L 
hémodilution = 
p. oncotique /' 
catabolisme L 
a w r .  

No Elevages 

3 
2 
3 

* 

Régime 

1 - Sans eau 
2 - Eau pure 
3 - Eau sucrée 

Mortalité % No Veaux 

198 
101 
111 

30 jours 

6,l" 
1 
O 

Urémie 

y .*r 
catabolisme 

a - t t  

4 

b r r r  

.i ** 
diurese 
t catabolisme 

4 
c .LI* 

110 jours 

9 .5 
1 
2,7 

Créatininémie 

4 

a c t i v i t é  
musculaire 
L ? )  

/ * *  

t 

f 

5601 

\ *te 

a c t i v i t é  
musculaire 
+ hépatique 

d ( ? )  

P * 

-+ 



.2.2.4. - Discussion e t  conclus ion ------------- 
- La buvée réhydratante : 

. ma in t i en t  : 

l a  volémie (p 6 0,05 aprPs 48 heures) 
l a  glycémie ( s i  eau + glucose, p,( 0,001 aprPs 48 heures) 
l a  protéinémie ( s i  eau + glucose, p~ 0,01 aprPs 48 heures) 
l ' u rém ie  ( p S  0,001 après 48 heures). 

. r é d u i t  l a  m o r t a l i t é .  

Le s t ress  dû au jeûne semble supérieur au s t ress  dû au t ranspor t .  

3. PATHOLOGIE DU VEAU EN BATTERIE ET HABITAT 

3.1.- Mic roc l imat  e t  pa tho log ie  (étude de J. P. MORISSE, 1980)(2) 

3.1.1.- objectif 
Il s ' a g i s s a i t  de déterminer l ' i m p a c t  des pr inc ipaux  parametres 
de l 'environnement (température, degré hygrométrique, p o l l u t i o n  
chimique e t  b io log ique de l ' a i r ,  v i t esse  de l ' a i r )  sur l a  pathologie. 

3.1.2.- Méthodes - - - - -- - - 
- 9 élevages o n t  é t é  observés pendant t o u t e  l a  période d'engraissement 

(14-15 semaines). 

I l s  comprenaient des bht iments d i f f é r e n t s ,  h v e n t i l a t i o n  dynamique 
ou s ta t ique.  

Les paramètres mesurés o n t  é t é  : 

Tm érature,  hygrométrie : themhygrographe (enregistrement -h 
. Taux d'amnoniac e t  de gaz carbonique : pompe Dragger, 5 ser ies  

de mesures en 3 po in t s  d i f f e r e n t s .  

. Nombre de bac té r i es  par  m3 d ' a i r  ambiant : f i l t r e  M i l l i p o r e  
t raversé Dar un volume d ' a i  connu. c u l t u r e  sur  t rv~ tose-sérum - 
levu re  de 'b iere,  5 sé r ies  de mesure à 3 niveaux & f f é r e n t s .  

. Di rec t ion ,  v i t e s s e  de 1 ' a i r  : fumigènes Dragger, t h e m a n é -  
mometre Wallac, 5 sér ies  de mesures. 

. Taux de morb id i t é  : % d'animaux recevant 1 i n j e c t i o n  paren- 
t é r a l e  d 'ant i - in fect ieux.  

. Taux de m o r t a l i t é  

. % de veaux à lés ions  pulmonaires supérieures au 114 du lobe 
ap ica l .  

3.1.3.- Résul tats  

( tab leau V I I I )  



3.1.4.- Discussion e t  conclusion 

On peut dist inguer 2 catégories d'élevages basées sur l a  morbidité 
e t  l a  mortali té : 

l e re  ca té  o r i e  : mauvaise vent i la t ion,  dynamique ou s ta t ique,  
d e  l ' a i r  ; 

. 2ème ca t é  o r i e  : vent i la t ion s ta t ique homogène, élevages 8 e t  
b a n t  compensé par u n  plancher pa i l l é .  

Différents facteurs  ont un  r d l e  non déterminant : l a  température, 
1 'hygrométrie, la  concentration en amnoniac, 1 a concentration en 
bactéries qui sont des marqueurs de l'ambiance. 

D'autres ont u n  r d l e  fondamental : l a  combinaison vi tesse  de 1 ' a i r  
e t  température ; l a  morta l i té  e s t  observée dans l e s  3 zones où 
la  vi tesse  de l ' a i r  e s t  supérieure à 1 mlsec. e t  l a  température 
infér ieure  à 10°C (f igure  3). 

F.igure 3 : Localisation des zones à forte mortalité 
par rapport aux entr6es d'a+. 

E l e v a g e  2 E l e v a g e  4 E levage  7 

B 0.2-05 

TabZeau VIII : Relation microcZahat - Pathologie dans les  
9 QZevages de veaux de boucherie. 

r 

Elevage 

1 
2 
3 
4 
7 

5 

E f f e c t i f '  
du 

l o t  

50 
52 
40 
30 
56 

84 
30 6 

7.2 
9 a 97 7.3 

A 5 = moyenne de s  var ia t ions  &aZes de tempdrature p a r  24 h-es 
A H % = moyenne de s  var ia t ions  marimates du degrd hygromdt-e p r  24 heures 

Dy = vent ikz t ion  dynmnique ; St = uenti lot ion BtatCque 
AB = Assez bonne ; B = Bonne ; M = Mauvaise 

e Elevage avec plmcher p i 2 2 6  

ParamPtres de 1 'ambiance 

12 
12 
15 

AT'C 

.4 ,6 
5,5 

3 , 8  
5.5 
6,2 

5,6 
7,6 

11,3 
19,2 

O 
O 
O 

Pathologie 

% 
r io rb id i  te  

22 
38 
32,5 
10 
50 

11 

- 
d H % 

10.4 
8,4 

17,2 
22.2 
13.9 

12,6 
5,6 
2,4 
1,6 

M o r t a l i t e  

2 
3 ,8 
2.5 
3.3 
6,7 

[~~3]ppm 

4,8 
2.8 
3.3 
7,2 
4,3 

3.9 
24700 
16600 
14300 

% veaux 
lesions 

pulmonaires 
graves 

16 
43 - 
27.6 
17.6 

O 

Nombre 
b a c t é r i e s  

'm3 

21500 
23900 
12500 
30300 

8600 

27300 
S t  0.1-0,3 
St  0,2-0.2 
S t  0.2-0,4 

B 
8 
B 

Moyenne des 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ s  
de l ' a i r  m/s 

Dy 0,2-0.6 
Dy 0.1-1 
Dy 0.3-1 
S t0 , l -1 ,2  
S t  D,2,1 

5 t  0.2-0.2 

Homogénéite 
v i tesse  a i r  

AB 
M 
M ,  
M 
M . 

8 



3.2. - Microbisme e t  pathologie respiratoire  

(Etude de D.G. PRITCHARD e t  co l l ,  1981)(5). 

3.2.1.- ObJectif -- ----- 
I l  é t a i t  d'évaluer l ' e f f e t  de l a  f i l t r a t i o n  de l ' a i r  Ces 
batiments d'élevage sur les  concentrations en bactéries de l ' a i r  
ambiant e t  sur l e s  maladies respiratoires .  

3.2.2.- Méthodes -------- 
L'étude a é t é  réa l i sée  dans 12 bâtiments d'élevage identiques, 
6 de part  e t  d ' au t re  d'une a l l é e  centrale.  

Chaque bdtiment comprenait 28 cases sur cai 11 ebotis (autour du 
couloir cen t r a l ) ,  avec une venti lat ion dynamique en surpression 
(1 venti lateur à puissance réglable f ixé  au bas de l a  porte 
d 'entrée ,  e t  une cheminée d 'extraction à 1 'extrémité opposée) 
et  un chauffage par radiateurs à eau chaude. 

L'entrée se f a i s a i t  à 10 jours (35-45 kg) e t  l e  séjour é t a i t  de 
15-16 semaines. 

Le d i spos i t i f  comportait des f i l t r e s  en acétate avec préfi 1 t r e  
en nylon (par t icu le  b 3 p )  sur l e  venti lateur capables d 'assurer 
une f i l t r a t i o n  du volume du biitiment par 2,5 minutes, avec vitesse 
de l ' a i r  6 1,67 :m/seconde. 

Deux f i l t r e s  é t an t  disponibles, l es  essais portaient chaque fois  
sur u n  couple de bdtiments (témoin + a i r  f i l t r é )  e t  ont é t é  répétés 
6 fo i s  en a l ternant  l a  placedu f i l t r e .  

La concentration en bactéries de 1 ' a i r  ambiant é t a i t  mesurée par 
u n  appareil Anderson (6 étages) mensuellement, à 0,3 m du  so l ,  
au centre du bdtiment, avant, pendant, e t  apres l e  repas. 

Parallèlement é t a i en t  enregistrées l a  température, l 'hygrométrie, 
l a  concentration en m o n i a c ,  l a  concentration en gaz carbonique, 
l a  concentration en hydrogene sulfureux, l e s  interventions théra- 
peutiques e t  l a  surface des lésions a l ' a b a t t o i r .  

3.2.3.- Résultats --------- 
Le nombre moyen de bactéries/m3 a é t é  de 18100 pour l e  bdtiment 
a a i r  non f i l t r é ,  e t  de 9200 pour l e  batiment a a i r  f i l t r é ,  s o i t  
45,5 % de réduction (p < 0,0001). 

Les nombres d'animaux t r a i t é s ,  de rechutes, l e  nombre tota l  
d ' interventions,  l a  surface pulmonaire lésée sont mentionnés 
dans l e  tableau IX. 

3.2.4.- Discussion e t  conclusion ........................ 
La reduction du microbisme par f i l t r a t i o n  de l ' a i r  e s t  une r é a l i t é  
( l e  f i l t r e  nécessite u n  nettoyage régulier toutes  l e s  2 semaines 
e t  i l  fau t  effectuer  une surveillance de l a  vi tesse  de l ' a i r ) .  



Tableau IX : Effet de la  f i l t rat ion de t ' a i r  8ur 
t e s  tmitements e t  t e s  tdswns.  

On constate une r é d u c t i o n  de l a  morb id i té  (nombre d'animaux t r a i t é s ) ,  
de l a  g r a v i t é  des t roub les  (rechutes, nombre t o t a l  de t ra i tements)  
e t  de l ' importance des l é s i o n s  de pneumonie. 

Couples 

de 

bat iments 

A 1 
2 

B 1 
2 

C 1 
2 

Moyenne 

Dév ia t i on  standard 

D i f f e rence  

Dev ia t ion  standard 

% réduc t i on  

En 1 'absence de v a r i a t i o n s  s i g n i f i c a t i v e s  de température, d ' hygro- 
mét r ie ,  de concent ra t ion  en gaz e t  en poussière, l ' a m é l i o r a t i o n  
r é s u l t e  b ien  de l a  d im inu t i on  de l a  concent ra t ion  en bactér ies.  

4. PATHOLOGIE DU VEAU EN BATTERIE ET ELEVEUR 

(Etude J.P. MORISSE, 1980) (2) 

4.1.- ObJect i f  -- ----- 
L ' o b j e c t i f  de c e t t e  etude e t a i t  de démontrer l a  responsab i l i t é  de 
1 'eleveur en c a r a c t e r i s a n t  des fautes d'élevage. 

Nombre d'animaux 
t r a i t é s  

4.2.- Methodes --mm---- 

Vo i r  3.1.2.. comparaison des élevages ne 4 e t  7. 

A i r  non 
f i l t r é  

14 
12 
15 
13 
16 
13 

4.3. - Rgi~w3:gt~ 
(Tableau X) 

A i r  

9 
8 
11 
9 
19 
11 

Nombre de 
rechutes 

13,83 11,17 l 1,47 4,02 

2,67 

2,94 

19 % 
non s i g n i f i c a t i f  

A i r  non 
f i l t r é f i l t r é  

29 
15 
26 
28 
31 
23 

A i r  

14 
9 
28 
12 
29 
16 

Nombre t o t a l  
de t ra i t emen ts  

25,33 18 I 5,75 8,46 

7,33 

7,1 
28,9 % 

p < 0,025 

A i r  non 
f i l t r é f i l t r é  

98 
53 
1 O0 
96 
96 
74 

Surface des l é s i o n s -  
de pneumonie 
(% t o t a l  ) 

A i r  
f i l t r é  

44 
30 
91 
3 1 
90 
5 1 

A i r  non 
f i l t r é  

5,54 
5,29 
6,72 
4,70 
4 3 9  
4,61 

86,17 56,17 l 18,82 27,75 

30 

24,l 

4,8 % 
p L0,025 

A i r  
f i  1 t r é  

3,47 
2,60 
2,79 
3,25 
5,12 
2,13 

3,23 

O ,83 1 1,04 

2 ,O1 

1,49 

38,4 % 

P < 0,025 
- 



Tableau X : L'effet  dleveur ; compamisa de deux 
M t û n a t s  i d a t i q u e s  dans les mhes zones 
c lha t iques .  

4.4.- Discussion e t  conclus ion 

L 'é leveur  4 m a î t r i s e  mal l a  v e n t i l a t i o n  : l a  temperature ye e 
e s t  élevée, 1 ' é c a r t  moyen de température e s t  p l  us f a i b E  ; T a  
moyenne de degré hygrométrique e s t  p lus  élevée, l ' é c a r t  moyen de 
degré hygrométrique e s t  é levé ; l a  concentrat ion en armnoniac e s t  
élevée, de méme que l a  concentrat ion en bac té r i es  ; 1 ' i n d i c e  de 
consomnation e s t  p lus  é levé a i n s i  que l e  pourcentage de lés ions  
pulmonaires. 

Le r 6 l e  p r imord ia l  de 1 'é leveur  e s t  d ' a j u s t e r  au mieux du con fo r t  
l e s  d i f f é r e n t s  paramètres. 

En l 'absence d'anomalie de fo rmula t ion  e t  de d i s t r i b u t i o n  de 
1 ' a l imen t  d ' a l 1  aitement, de contaminat ion par une souche pathogene 
(salmonel les),  d ' i n t o x i c a t i o n  ia t rogène (furoxone), l a  pathologie 
du veau en b a t t e r i e  e s t  essen t i e l  lement r e s p i r a t o i r e .  

Le r d l e  de l ' é l e v e u r  e t  de l ' h a b i t a t  a é té  démontré. 

T"C H-% Moyenne de tempdrature e t  du degr6 hygrandtrùpe 

I nd i ce  de 
consmation 

1,55 
1,40 

Nombre de 
bactériesIm3 

moyenne de 
15 mesures 

30300 
8600 

Le r d l e  du s t ress  t ransport - jeûne e s t  & mieux préc iser ,  par exemple 
pour ce q u i  concerne l e s  e f f e t s  nr l a  f l o r e  trachéo-bronchique 
e t  pulmonaire a i n s i  que sur l e s  moyens de defense du poumon. 

% veaux a 
l es ions  

pulmonaires 
graves 

27,6 
17,6 

NH3 ppm 

moyenne de 
15 mesures 

7 $2 
4 $3 

E1evage 

Le r d l e  du colostrum e s t  également il mieux p rec i se r ,  en p a r t i c u l i e r  
l a  r e l a t i o n  gastroentérites-maladies r e s p i r a t o i r e s  (métabol i tes 
tox iques pour 1 e poumon). 

4 
7 

TT 

16,6 
14,8 

A ~ C  

5,5 
6,2 

H % 

81, l  
79,2 

TH % 

22,2 
13.9 
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