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Après une revue rap ide  des pr inc ipaux  agents i n fec t i eux ,  seront  
présentées l e s  données de quelques enquétes récentes obtenues 
auprès d'un c e r t a i n  nombre d ' ingén ieurs  e t  de confrêres t r a v a i l l a n t  
dans des organismes o f f i c i e l s  ou p r i vés  ; pu is  l e u r s  r é s u l t a t s  
seront  discutés. 

1. REVUE DES PRINCIPAUX AGENTS INFECTIEUX 

Les r e s u l t a t s  d'enquetes récentes en France, empruntés a d i f f é r e n t s  
auteurs (Tableau 1) concernant d'une façon préc ise  s o i t  l e s  veaux 
de boucherie, s o i t  l e s  veaux d'élevage, ou d'une façon générale 
l e s  Bovins, après isolement des agents i n f e c t i e u x  ou con t rd le  
sérologique, permet tent  de s i t u e r  1 ' importance des agents r e s p e c t i f s  
responsables des deux grands syndromes, des a f f e c t i o n s  d iges t i ves  
e t  des a f f e c t i o n s  resp i ra to i res .  

Les r é s u l t a t s  d'une enquéte aux Etats-Unis sur  des veaux dgés de 
1 à 60 j o u r s  de race l a i t i è r e  e t  de race à viande, é t a b l i s s e n t  l e s  
comparaisons. 

II. RESULTATS D'ENQUETES 

1. I n t e r a c t i o n  environnement - Agents i n f e c t i e u x  

La p l u p a r t  des r é s u l t a t s  r e c u e i l  l i s  concernent 1 'étude de b i l a n s  
technique e t  s a n i t a i r e ,  mise en rapprochement avec une morb id i t é  
e t  une m o r t a l i t é  globales, sans p r é c i s i o n  de l a  nature des agents 
i n f e c t i e u x  e t  accompagnée ou non d'études s t a t i s t i q u e s .  Dans ces 
études, l 'environnement e s t  représente aussi b ien  par  l a  q u a l i t é  du 
colostrum que par  l e  t ranspor t  e t  l e s  techniques d'élevage, compre- 
nant l e s  ca rac te r i s t i ques  des bat iments a i n s i  que l a  p répara t ion  
du l a i t .  
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T a b l e a u  I : P r i n c i p a u x  a g e n t s  infectieux r e s p o n s a b l e s  d e  l a  
p a t h o l o g i e  d u  v e a u  en F r a n c e  e t  a u x  E t a t s - U n i s ,  au cours 
d e  ces d e r n i e r e s  années (document  s y n t h é t i q u e  é t a b l i  
d ' a p r è s  l e s  d i f f é r e n t e s  p t ~ b l i c a t i o n s  c i tées c i - d e s s o u s ) .  
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En pourcentages 

Escher ich ia c o l  i 
Salmonella 

Rotavi rus 
Coronavirus 

Cryptospor id ies 

Salmonella 
Pasteure l la  
Coryneb. pyogenes 

Mycoplasma 

Rhinotrachéi te i n f .  
M. des muqueuses 
Adénovirus 3 
Parainf luenza 3 
V i rus  resp. sync. 
Reovirus 3 

fi: Déjd mises en P v i d e n c e  e n  F r a n c e  
++Dont 6,5 p .  100 P. m u l t o c i d a  e t  13,5 p .  100 P. h m o l y t i c a .  

1.1. MORISSE et: c o l l . ,  Septembre 1980 (tableaux II e t  I I I )  

Cet te  enquéte po r te  sur 9 élevages de veaux de boucherie e t  sur 6 
élevages de f u t u r s  t a u r i l l o n s  en Bretagne, dont  l e s  b i l a n s  s a n i t a i r e  
e4 technique sont confrontés avec p lus ieu rs  rubr iques (en p a r t i c u l i e r ,  
agents i n f e c t i e u x  e t  hygiène) par  un système de nota t ion ,  l e  t o t a l  
de 15 po in ts  é t a n t  diminué en f o n c t i o n  du d iagnost ic  des agents 
i n f e c t i e u x  ou des manquements aux règles d 'hygiène. 

FRANCE 
Veaux , Total 

ETATS-UNIS i 
L a i t  1 Viande 1 Tota l  

AFFECTIONS DIGESTIVES 

58 a 
5,6 c 

30 a 
50 a 

10 e 

24 s 
34 s 
32 s 
60 g 
45 g 
43 9 

18,9 b 

4 5 , 5 d  

AFFECTIONS 

20 A* 
6,6 f 

19 f 

17 h 
55 h 
84 h 
69 h 
50 h 

26,7 
25,6 

5 $7 
17,2 

8,8 

25,7 
31,9 

6,7 
12,9 

9,5 

30,8 
O 

1,9 
34,6 

5 3  

10,5 

7,1 

RESPIRATOIRES 

3 3  

11,3 

9 $2  

8,o 



Tableau I I  : humérat ion b a c t é r i e n n e  (en n a b r e  d e  b a c t é r i e s  
par  m3 d ' a i r  ambiant)  (J. P. MORISSE et  c o l l . ,  septembre 1980). 

Choque rd-, en ta rnwn>ie  de 3 priliwmtnn r&fu4r le minie jour dams Ir m#me il<-. 

Tableau I I I  : Analyse  c h i f f r é e  pour chaque é l e v a g e  d e  l ' i n c i d e n c e  
d e s  d i f f é r e n t s  paramétres sur les  b i l a n s  s a n i t a i r e s  et t echn iques  
(J. P. MIRISSE e t  coll., septembre 1980). 

Pouf les 6 dernien ilrvapes f i t u r s  taurillwJ, Ir bilan technique ne p u t  &rr connu au r e m e  de  I'enqutte. 

La rubr ique des agents i n f e c t i e u x  correspond à une recherche des 
ant icorps v is -&-v is  de d i f f é r e n t s  v i r u s  (IBR, Pi3, Adéno 3, BVD, RSV) 
e t  à l ' i s o l e m e n t  de Salmonella à p a r t i r  des fsces. 



La rubrique "hygiene" englobe les  cri teres de respect d'une densite 
correcte, de nettoyage e t  de désinfection des locaux, de l'apport 
d ' u n  air  de bonne qualite chimique e t  bactériologique, appreciée 
par une teneur en NH3 inférieure ou supérieure à 4 ppn, ainsi que 
par une numération des bactéries de 1 ' a i r  ambiant, inférieure ou 
supérieure à 20 x 103 bactéries par  m3. 

Les resul tats représentés sous forme d 'h is togrmes (figure 1) 
conduisent à envisager l'existence : 

. d'une relation entre les résultats techniques e t  l e  bilan sanitaire 
(elevage ne 8 ,  bilan sanitaire excellent, niveau élevé des résultats 
techniques ; élevage n o  2 ,  conditions sanitaires très médiocres, 
mauvais résultats techniques) ; 

. d'une relation par ordre croissant d'importance avec : 

- les agents infectieux, bien que les  passages de virus soient 
pratiquement équivalents (note de 8 à 10) d'un elevage à 1 'autre, 
c m e  nous avions pu l e  constater avec MAIRE e t  coll.  en 1980 
pour les principaux virus des affections respiratoires, 

- l'hygiène, les densités microbiennes de l ' a i r  les plus élevées 
(21.500 ; 23.900 ; 30.300 des élevages n o  1, 2 e t  4) favorisées 
par une hygiene insuffisante e t  par u n  mauvais réglage de l a  
ventilation coïncidant avec les  mortalités e t  les saisies les 
pl us élevées. 

Cependant, le  nabre  d'observations es t  trop faible pour pouvoir 
t i r e r  une conclusion significative. 

1.2. ROGER, 1982 (figure 2) (Service élevage la i ter ie  BRIDEL) 

Cette étude concerne l 'interaction de l ' e f f e t  du transport par 
mer sur la mortalité globale de 34 arrivages de veaux importés 
d'Angleterre ; les jours suppl@mentaires de transport semblent 
augmenter la  mortalite moyenne de 1 à 3 p. 100 : 

a JO ? 3 , 2  p. 100 (pour 30 arrivages) 
à J + 1 : 4,2 p. 100 (pour 2 arrivages) 
à J + n : 5,9 p. 100 (2  arrivages). 

Ces resultats fragmentaires e t  non specifiques rejoignent les consta- 
tations de MORISSE e t  coll . ,  ju i l le t  1981, sur l ' e f f e t  des agressions 
e t  des differentes réactions defavorables de l'organisme : 

. Augmentation : 

- hématocrite (34 à 37 p. 100) 
- neutrophiles (40 à 70 p. 100) - derives urinaires des honnones gluco-corticoTdes (12 à 88 p. 100 

des 17 OH 0,5 mg par 1 . ) .  

. diminution : 

- lymphocytes (54 à 23 p. 100) 
- glycémie (1 à 0,5 g par 1 . )  - proteinemie (60 à 53 g par 1 .  ). 

Cependant, là  encore, le nombre d'observations e s t  insuffisant pour 
t i r e r  une conclusion significative. 



Figure 1 : Représen ta t ion  schématique d e  1 ' importance r e l a t i v e  
d e s  d i f f é r e n t s  paramètres s u r  les b i l a n s  s a n i t a i r e s  e t  
t e chn iques  (veaux d e  boucher i e )  (J.P. EIORISSE et  coll., 
septembre 1980).  
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Figure 2 : Durée du t ranspor t  e t  m o r t a l i t é  d e s  veaux impor tés  
d 'Angle terre  (C. ROGER, 1982).  
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1.3. SCHULTZ, Mémoire de f i n  d'études, ENSA, Rennes, septembre 1981 ( f i g u r e  3 )  

Le s u i v i  de 8 bandes de 943 veaux de boucherie, Fr isons e t  croisement 
Ho ls te in  x Normand, dans l a  s t a t i o n  expérimentale de 1 ' I .T .E .B.  
Le Rheu, I l l e - e t - V i l a i n e ,  permet d tapp r6c ie r  1 ' in f luence des 
bâtiments su r  l e s  d iarrhées d 'adaptat ion e t  l e s  maladies r e s p i r a t o i r e s  
(FTC = fréquence de tous l e s  cas e t  rechutes).  

F i g u r e  3 : C o m p a r a i s o n  entre les  b d t i m e n t s  d e  l ' é v o l u t i o n  d e s  
m a l a d i e s  r e s p i r a t o i r e s  d a n s  les d i f f é r e n t e s  b a n d e s  (SCHULTZ D. ,  
s e p t e m b r e  1981) .  - M t i m e n t  f e r m é  -- - - b d t i m e n t  semi p l e i n  a i r  
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Ains i  : 

. l e s  diarrhées d 'adapta t ion  sont  s ign i f i ca t i vemen t  p lus  nombreuses 
(p < 0,001) dans l e  bdt iment semi-plein a i r  (29.2 p. 100) que 
dans l e  bdt iment fermé (45,4 p. 100). 

. l e s  maladies r e s p i r a t o i r e s  sont  p lus  importantes au démarrage 
semaine no 1, dans l e  bdtiment semi-plein a i r  que dans l e  bdt iment  
fermé (17,7 p. > 10,5 p. 100; p c 0,Ol) , e t  p lus  importantes 
l e s  semaines ne 4 e t  no 5, dans l e  bdt iment fermé que dans l e  
bdtiment semi-plein a i r  (9,9 > 5,7 p. 100 ; p < 0,05 ; 6,l > 2,6 
p. 100; p < 0,Ol). 

En résuné, l ' i n c i d e n c e  des a f f e c t i o n s  r e s p i r a t o i r e s  de 60 p. 100 
a e t6  l a  même pour l e s  deux types de bdtiments, mais pour l e  
bdtiment fermé, l e  déclenchement e s t  p lus  long, l a  pers is tance 
des signes c l i n i q u e s  p lus  grande e t  l a  s é v é r i t é  des lés ions  p lus  
grave (cas des bandes 7 e t  8).  

Ces constatat ions sont  1 iées aux e f f e t s  de l a  température e t  de 
l 'humid i te ,  de jà  s ignalés par  JERICHO e t  MAGWOOD chez l e s  Bovins 
e t  par  DONALDSON sur  l e s  d i f f é r e n t s  agents pathogènes : à basse 
temperature (1S0C),une humidité r e l a t i v e  élevée e s t  p lus  p r é j u d i -  
c i a b l e  qu'une h u n i d i t é  r e l a t i v e  basse (100 e t  50). A l ' i n v e r s e ,  a 
température elevée (22'C), une humidi té r e l a t i v e  basse e s t  p lus  
p r e j u d i c i a b l e  aux animaux, qu'une humidi t e  r e l a t i v e  élevge (40 
e t  80 p. 100). 

1.4. - NEVEU, Mémoire de f i n  d'études, ENSA Rennes, septembre 1981 ( f i g u r e  4) 

Figure 4 : Analyse f a c t o r i e l l e  des  correspondances f a i t e  par 
NEVELJ, 1981) .  



Une étude s t a t i s t i q u e  par analyse f ac to r i e l l e  des correspondances 
puis par régression multiple de 9 a t e l i e r s  de veaux d'élevage 
de l a  Loire-Atlantique e t  de l ' a t e l i e r  experimental de l a  CANA, 
Ancenis, pendant l a  période de nurserie, indique, parmi l e s  
13 parametres de l'environnement retenus, concernant 1 ' hab i ta t  
e t  l ' a l imentat ion,  responsables de mortali té f a ib l e  en t re  O e t  
5 p. 100, sans en préciser l e s  agents infectieux,  

l 'avantage du semi-plein a i r ,  

. l 'avantage du décapage, 

. l a  prépondérance d'une bonne préparation d u  l a i t  (température de 
l 'eau de prémélange 65'C, temps suf f i san t  de brassage > 5 mn ; 
bonne précision de l a  concentration c 30 p. 1000), 

. l'importance d u  plan d'alimentation (quanti té e t  concentrations 
progressives). 

Les variat ions des durées des traitements c o l l e c t i f s ,  de l'hémato- 
c r i t e ,  du temps de brassage, de l a  température de 1 'eau de prémélange 
du l a i t ,  expliquent, par régression multiple, 55 p. 100 des variat ions 
de mortali té.  

1.5. DELAMARE, Mémoire de f i n  d'études, ENSA Rennes, septembre 1982. 

Des méthodes s t a t i s t i ques  par analyse de variance e t  analyse 
f ac to r i e l l e  des correspondances permettent, sur  205 veaux de 
boucherie de 15 élevages, parmi l e s  coopérateurs de l a  l a i t e r i e  
dlEille e t  Vire à Condé-sur-Vire, de r e l i e r  l e  suivi  san i ta i re  e t ,  
en par t icu l ie r ,  l e s  diarrhées des quatre premiers jours,  avec l e s  
di f férents  types d'alimentation des vaches t a r i e s  (type 1 : foin 
seul ; type 2 : fo in ,  ensilage de mais ; type 3 : ensilage de 
maïs ; type 4 : ensilage d'herbe ; type 5 : pulpe déshydratée). 

L 'é ta t  s an i t a i r e  comporte des indications sur l a  morbidité e t  l a  
mortali té,  fonction des a r t h r i t e s ,  des diarrhees avant e t  apres 
4 jours,  des omphal i t e s  (pivot) .  Ainsi, l a  morbidité moyenne e s t  
de 1,9 p. 100, mais avec des e x t r h e s  : 20 p. 100 élevage n o  2 ; 
27,3 p. 100 elevage no 4 ; 33,3 p. 100 élevage no 8 ; 20 p. 100 
élevage no 13. La mortali té moyenne e s t  de 6,9 p. 100, dont 78 
p. 100 par diarrhée e t  79 p. 100 pendant l e s  quatre premiers jours 
de l a  vie. La mort inata l i te  e s t  de 1,9 p. 100 dont 57 p. 100 par 
diarrhee. 

Le tableau IV indique : 

. un taux de morbidité beaucoup plus élevé (17,4 e t  17,3 p. 100) 
des veaux de meres nourries avec des ensilages pendant l a  periode 
de tarissement (types 3 e t  4 d 'al imentation),  

. des diarrhées s e  s i tuan t  uniquement dans l e s  premiers jours de 
l a  naissance pour l e  groupe de veaux issus des meres recevant 
1 'ensilage de maïs uniquement (ype 3) ,  

. un taux de morta l i té  nettement plus élevé ( 1 5 , ~  p. 100) des veaux 
de ce même groupe, de meme qu'une résistance plus f a ib l e  des 
veaux malades (71,4 p. 100 de veaux a t t e i n t s  de diarrhée sont morts, 
contre O pour l e  type 4 d'alimentation). 



Tableau IV : Influence du type alimentaire sur 1 ' é t a t  
sanitaire des veaux (DELAMARE J.P., 198ZJ. 

Dans le cas des élevages ne 8 et 13, les taux de morbidité élevée 
correspondent avec les mois de 1 'année où la teneur sérique en carotène 
des vaches est la plus basse (figure 5). 

L'analyse factorielle de correspondance confirme le rdle néfaste 
sur la résistance des veaux (figure 6) : 

. d'une teneur sérique faible en carotene et en gainnaglobulines des mères, 

. d'une teneur faible en imnunoglobul ines du colostrum, 

. d'une teneur faible en imnunoglobulines du sérum du veau. 
L'importance du colostrum et des immunoglobulines a été également 
soulignée par WILLIAMS et al. en Ecosse en 1980 sur la mortalité de 
veaux de race à viande et de veaux laitiers, provoquée par des 
co1ibacilloses, de la salmonellose et des pneumonies virales 
compliquées. 

2. Interactions agents infectieux - Environnement 
Les études concernant les interactions entre un agent infectieux 
précis et 1 'environnement ne semblent pas disponibles. Il est possible 
de citer cependant le travail de MORISSE et col. sur la dissémination 
des salmonelles à partir des vaches laitieres infectées et le mémoire 
de fin d'études de DELAMARE, déjà cité, sous certalns aspects. 

2.1. MORISSE et coll., juin 1982 (figure 7) 

La recherche des Salmonella dans les feces de 60 vaches FFPN x Holstein, 
à 6200 kg de lait, infectées par Salmonella typhimurium et S. manhattan, 
montre par exemple que le portage est identique chez les animaux pré- 
sentant des signes cliniques (28 p. 100) et chez ceux n'en presentant 
pas (31 p. 100). 



t a u x  

Figure 5 : E v o l u t i o n  d e  l a  t eneur  s é r i q u e  en  c a r o t é n e  d e s  vaches  
e t  du t a u x  d e  m o r b i d i t é  d e s  veaux d a n s  l e s  é l e v a g e s  8 et 13 
(DELAMARE J. P . ,  1982) .  - t aux  d e  m o r b i d i t é  + - t e n e u r  e n  c a r o t é n e  



Figure 6 : Analyse f a c t o r i e l l e  de correspondance ( D E L A K W E ,  1982) 
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Figure 7 : C i n é t i q u e  d e  l ' e x c r é t i o n  f é c a l e  de Salmonelles 
en pér iode  d e  r e p o s  et en pér iode  per i  p a r t m  (3. P .  MORISSE 
et c o l l . ,  ju in  1982) .  

Tl Elevage témoin n o  1 Q T2 Elevage t éno in  n o  2 

La recherche systématique pendant l a  pér iode peripartum ind ique 
aussi une augmentation t r è s  importante du pourcentage de su je t s  
por teurs (89 e t  82 p. 100 avec e t  sans expression c l i n i q u e ) ,  
t radu isant  l a  r e l a t i o n  en t re  l a  m u l t i p l i c a t i o n  de ce r ta ins  
microorganismes e t  l ' é t a t  p a r t i c u l i e r  des mères au moment de 
l a  mise bas. 

DELAMARE 

Dans l a  mesure 00 l e s  d iarrhées des quatre premiers j o u r s  o n t  pu 
e t r e  rat tachées par  nos soins à une é t i o l o g i e  c o l i b a c i l l a i r e  
(souches entérotoxinog5nes Kg9 des élevages 4 e t  8 ; souche 
s e p t i c b i q u e  078 : K80 de l ' é l evage  2) e t  où e l l e s  représenta ien t  
79 p. 100 de l ' é t i o l o g i e ,  l e s  conclusions de ce mëmoire peuvent 
aussi b ien  concerner l e s  c o l i b a c i l l o s e s  que morb id i t é  e t  m o r t a l i t é  
e t  a f f i r m e r  q u ' e l l e s  dépendent s ta t is t iquement  de l a  r ichesse en 
carotène e t  en i n u n o g l o b u l  ines du sérum, du colostrum des mères 
e t  par vo ie  de conséquence, du s é r m  des veaux. 



III. CRITIQUES ET PROPOSITIONS 

L'analyse des r é s u l t a t s  présentés, t o u t  au moins dans l e  cadre des 
personnes consul tees, ind ique a l 'ev idence : 

. l e  manque de r ichesse des enquetes épid6miologiques su r  l a  
pathologie du veau dont  ,nous disposons, 

. l e  manque de p r e c i s i o n  d ' u n  agent i n f e c t i e u x  p a r t i c u l i e r  dans 
1 'étude de 1 ' i n t e r a c t i o n  agents i n f e c t i e u x  - environnement, 

. 1 'absence d 'étude s t a t i s t i q u e  pour cer ta ines  de ces enquetes. 

De p lus,  ce r ta ins  auteurs sou1 ignent  1 ' i n s u f f i s a n c e  de 1 'échant i l lon-  
nage e t  des données r e c u e i l l i e s .  

En f a i t ,  dans l e  cas p r é c i s  de l ' i n t e r a c t i o n  des agents i n f e c t i e u x  
e t  de l 'environnement, l ' é c l o s i o n  de l a  maladie e s t  aussi dependante 
classiquement de l a  rés i s tance  de l ' h b t e .  Cet te  res is tance e s t  
elle-même en rappor t  avec : 

. des fac teurs  i n t r i nseques  : bge, i m u n i t é ,  a l  imentat ion, 

. des fac teurs  extr inseques de 1 'environnement : 

- agressions du t r a n s p o r t  : e f f e t s  sur l ' i m n u n i t é  act ive,  sur l e s  
réac t ions  de defense non spéci f iques,  

- agressions physiques : e f f e t s  du f r o i d ,  du chaud, de l 'humid i te ,  
des U.V., de l a  v e n t i l a t i o n ,  du NH3 sur l ' h b t e  e t  l e s  agents 
i n fec t i eux ,  

- agressions chimiques : e f f e t  des t ra i tements,  

- agressions physiologiques : surpopulat ion, manque de confor t .  

E t  devant l a  d i f f i c u l t é  de recensement de ces nombreux fac teurs  e t  
l a  lourdeur  du wOt de t e l l e s  entrepr ises,  il e s t  poss ib le  de se 
poser l a  quest ion avec Webster de savoir ,  s ' i l  n ' e s t  pas pre ferab le  
à des enquetes epidemiologiques, de poursuivre e t  d 'é tendre l e s  
etudes concernant : 

. l a  surv ie,  l a  m u l t i p l i c a t i o n  e t  l a  d i f f u s i o n  des agents i n f e c t i e u x  
dans l e  m i l i e u  e x t e r i e u r  ( v o i r  a ce s u j e t  l e s  syntheses de WRAY 
e t  de DONALMON), 

. l e s  réponses spéc i f iques  de 1 'hbte, t e l l e s  que : 

- p ro tec t i on  passive apportée par  l e s  imnunoglobulines du colostrum 
( v o i r  ce s u j e t  l ' é t u d e  de LEVIEUX), 

- p ro tec t i on  ac t i ve ,  spéc i f i que  ou non spéc i f i que  v is -&-v is  des 
d i f f é r e n t s  agents i n f e c t i e u x ,  en fonc t i on  des d i f f e r e n t e s  agressions 
( v o i r  à ce s u j e t  l a  revue de synthese de KELLEY), 

- p ro tec t i on  loca le ,  i n t e s t i n a l e  e t  r e s p i r a t o i r e ,  par  l e s  phenanenes 
d 'épu ta t i on  e t  de c l a i r a n c e  ( v o i r  a ce s u j e t  l a  revue de synthese 
de PERSON sur système imnun i ta i re  e t  imnunopathologie du tybe d i g e s t i f ,  
1 'étude de MORISSE sur l ' a c t i o n  du NH3 su r  l a  pathogénie de l a  pas- 
t eu re l l ose  du l a p i n  e t  l ' é t u d e  de CHARLEY sur  l e  macrophage a l v e o l a i r e  
chez 1 e porc).  
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