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Un taux de mortalité de 16 % en
moyenne

L e ca lcu l du  ta ux  de m orta lité  des  a g nea ux
néces s ite  l’enreg is trem ent de toutes  les
m orta lités ,  ce  qu i n ’a  été fa it que pa r 1 7 0
élev eurs  s ur les  3 5 3  enquêtés .  A ins i,  2 7  %
des  é lev eurs  n ’enreg is trent pa s  les  a v ortons ,
1 2  %  les  m orts - nés ,  8  %  les  m orts  entre la
na is s a nce et l’identifica tion,  6  %  les  m orts
entre l’identifica tion  et le  s ev ra g e et 1 7  %
les  m orts  a près  le  s ev ra g e.  C ette ‘nég li-
g ence’ a dm in is tra tiv e peut s ’ex pliquer pa r
un s entim ent de fa ta lité  des  é lev eurs  pu is -
que 7 5  %  d’entre eux  ne croient pa s  à  la
pos s ibilité  de réduire  le  ta ux  de m orta lité  de
leurs   a g nea ux .

D a ns  les  1 7 0  élev a g es  a y a nt enreg is tré  tou-
tes  les  pertes ,  2 5  %  ont un  ta ux  de m orta li-
té  des  a g nea ux  in férieur à  1 0 , 5  %  et 2 5  %
ont un  ta ux  s upérieur à  1 8 , 7  % .  L es  5 0  a u-
tres  %  s e s ituent entre ces  deux  v a leurs
a v ec pour m oy enne 1 6  %  de m orta lité
d’a g nea ux .  L es  m orta lités  entre la  na is s a nce
et le  s ev ra g e s ont les  p lus  fréquentes  ( 5 2 , 7
% )  dev a nt les  a v ortons  et les  m orts - nés
( 3 7 , 2  % )  et les  m orta lités  a près  s ev ra g e
( 1 0 , 2  % ) .

L es  ca us es  de m orta lité  s ont m ultip les ,  en
m oy enne cha que élev eur en  a nnonce onz e.
A  la  na is s a nce,  m a uv a is e prés enta tion  de
l’a g nea u et a g nea u chétif s ont les  princ ipa -
les  ca us es  de m orta lité.  D e la  na is s a nce a u
s ev ra g e,  a g nea u chétif et entérotox ém ie
s ont les  m otifs  les  p lus  c ités  ta ndis  qu’a près
le  s ev ra g e,  ce s ont l’entérotox ém ie et les
troubles  res pira toires  qu i s ont les  p lus  pro-
blém a tiques .  F ig ure 1  

Prévenir les mortalités à l’agnelage

Plus  de la  m oitié  des  é lev eurs  interrog és
pra tiquent le  d ia g nos tic  de g es ta tion  s ur
l’ens em ble de leurs  brebis  ( 2 9  %  des  é lev a -
g es )  ou  s ur certa ins  lots  c ib lés  ( 2 3  % )  pour
pouv oir reg rouper les  brebis  s e lon  la  ta ille
de leur portée et les  s oig ner en  cons é-
quence.  I ls  v eillent a ins i à  év iter les  tox é-
m ies  de g es ta tion  et les  a g nea ux  chétifs  à  la
na is s a nce,  qu i s ont des  ca us es  d’a v orte-
m ents  et de m orta lités  à  la  na is s a nce.  D a ns
le  m êm e objectif d ’a da pter l’a lim enta tion
a ux  bes oins  des  a n im a ux ,  7 3  %  des  é le-
v eurs  interrog és  s épa rent les  fem elles  nu lli-
pa res  ( qu i n ’ont ja m a is  m is  ba s )  des  m ulti-
pa res  ( qu i ont déjà  m is  ba s ) .  C ette s épa ra -

L e  p r in c ip a l  c r itèr e  d e  r e n ta b i l i té  d e  l ’é le v a g e  o v in  v ia n d e  e s t  le  n o m b r e  d e  k i lo s  d ’a g n e a u x
p r o d u its ,  q u i  s e  t r a d u it  p a r  le  te r m e  d e  ‘p r o d u c t iv ité  p o n d é r a le  p a r  fe m e lle  m is e  à la  lu tte ’.  D if-
fé r e n ts  fa c te u r s  a g is s e n t  s u r  c e tte  p r o d u c t iv ité  :  la  fe r t i l i té  d e s  b r e b is ,  le u r  p r o l i f ic ité ,  le  p o id s
d e s  a g n e a u x  à la  v e n te  e t  le  ta u x  d e  m o r ta l i té  d e s  a g n e a u x .  C e  d e r n ie r  p ès e  d o u b le m e n t  s u r  la
r e n ta b i l i té  d e  l ’é le v a g e  p u is q u e ,  o u tr e  la  p r o d u c t iv ité  p o n d é r a le ,  i l  a f fe c te  a u s s i  le s  c h a r g e s
d ’é le v a g e  e t  c e  d ’a u ta n t  p lu s  lo u r d e m e n t  q u e  la  m o r ta l ité  s u r v ie n t  ta r d .  L a  m a ît r is e  d e  la  m o r -
ta l i té  d e s  a g n e a u x  e s t  d o n c  u n  r é e l  e n j e u  é c o n o m iq u e  p o u r  l ’é le v e u r.
U n e  e n q u ête  m e n é e  e n  F r a n c e  e n  2 0 1 0  – 2 0 1 1  p a r  le s  R é s e a u x  d ’E le v a g e  p o u r  le  C o n s e i l  e t  la
P r o s p e c t iv e  ( R E C P )  a u p r ès  d e  3 5 3  e x p lo ita n ts  a  p e r m is  d e  p r é c is e r  le  n iv e a u  d u  ta u x  d e  m o r -
ta l i té  d e s  a g n e a u x  e t  d ’e n  d é te r m in e r  le s  c a u s e s  e t  l ’in c id e n c e  d e s  p r a t iq u e s  d ’é le v a g e  ( 1 ) .
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tion  es t g énéra lem ent pra tiquée lors que les
a g nelles  s ont m is es  en  lutte  a v a nt l’â g e d’un
a n.

Pour fa c iliter la  s urv eilla nce et les  interv en-
tions  lors  des  a g nela g es  et év iter a us s i les
pertes  d’a g nea ux  pa r a ba ndon,  la  m oitié  des
élev eurs  reg roupent leurs  brebis  pa r lots  de
5 0  a u  plus .

L es  é lev eurs  s ont g énéra lem ent prés ents
lors  des  pics  d’a g nela g es .  L ors  de ceux - c i,  ils
s ont 8 3  %  à  décla rer ne pa s  la is s er les  bre-
bis  s a ns  s urv eilla nce penda nt plus  de 3  heu-
res ,  y  com pris  la  nu it,  a lors  que 7 8  %  d’en-
tre  eux  tra v a illent pourta nt s eu l s ur l’a telier
ov in .  C ette prés ence ne s e jus tifie  pa r pour
a uta nt pa r des  interv entions  s y s tém a tiques
lors  d’a g nela g es  diffic iles .  S elon  les  s itua -

tions ,  entre 5 0  et 7 8  %
des  é lev eurs  d is ent in -
terv enir tou jours  et
s eu lem ent 6 5  %  inter-
v iennent da ns  toutes
les  s itua tions  délica tes .
F ig ure 2

Rester vigilant
après l’agnelage

Mettre les  brebis  et
leurs  a g nea ux  en  ca s es
indiv iduelles  penda nt
quelques  jours  fa v oris e
leur reconna is s a nce
m utuelle  et l’a ccepta -
tion  des  a g nea ux  pa r
leur m ère,  ce  qu i lim ite
les  ris ques  d’a ba ndon.
C ela  perm et a us s i de
réa lis er des  a doptions
d’a g nea ux ,  de v érifier
plus  a is ém ent la  pris e
de colos trum  pa r
l’a g nea u et,  le  ca s
échéa nt,  d ’interv enir
plus  fa c ilem ent pour
a s s is ter les  a g nea ux
chétifs  ou  petits  da ns
leurs  tétées .  Q ua s i-
m ent tous  les  é lev eurs
enquêtés  utilis ent des
ca s es  d’a g nela g e m a is
s eu lem ent 4 2  %  s y s té-
m a tiquem ent pour
cha que a g nela g e et 5 9
%  pour les  a g nela g es
de prim ipa res .  E nv iron
2 0  %  des  é lev eurs  ne
les  utilis ent que lors  de

na is s a nces  m ultip les .
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Figure 1 – Principales causes de mortalité des agneaux rapportées par les 
éleveurs

Figure 2 – Taux d’intervention des éleveurs lors de situations d’agnelages
difficiles



5

L a  pris e  de colos trum  pa r l’a g nea u es t s y s -
tém a tiquem ent v érifiée pa r 7 0  %  des  é le-
v eurs ,  d irectem ent a près  l’a g nela g e ou  da ns
les  heures  qu i s u iv ent.  S eu ls  7  %  des  é le-
v eurs  interrog és  décla rent ne pa s  s ’en  pré-
occuper ou  ra rem ent.  L a  s us pic ion  d’un
m a nque de pris e  de colos trum  s ’a ppuie s ur
des  s y m ptôm es  a ppa ra is s a nt a près  plus ieurs
heures  ( a g nea u fa ib le,  bouche froide,  bêle-
m ents ,  dos  rond,  v entre creux )  et qu i a ltè-
rent le  pronos tic  de v ia bilité  de l’a g nea u.  L es
élev eurs  décla ra nt s urv eiller la  pris e  de co-
los trum  pa r les  a g nea ux  détectent p lus  ra pi-
dem ent ces  s y m ptôm es  et s ont p lus  prom pts
à  en  interpréter l’orig ine et donc à  réa g ir

pour lim iter les  pertes  d’a g nea ux  pa r ina n i-
tion  ou  refroidis s em ent.

Optimiser l’avenir par une politique
de réforme des brebis

O ptim is er la  réus s ite  d’une ca m pa g ne
d’a g nela g e néces s ite  des  brebis  en  bonne
condition  phy s ique et s a ns  ta re s us ceptible
d’a ltérer leur production  la itière.  Aus s i,  une
politique de réform e es t néces s a ire.  D a ns
les  é lev a g es  a y a nt pa rtic ipé à  l’enquête,  les
m otifs  de réform e prés entés  être en  re la tion

a v ec une m orta lité
potentie lle  des
a g nea ux  n ’éta ient
pa s  cons idérés
a v ec la  m êm e s é-
v érité  pa r tous .
A ins i,  s eu ls  6 5  %
des  é lev eurs  cons i-
dèrent la  m a m m ite
de ta ris s em ent ou
le  fa it d ’a v oir été
préa la blem ent v ide
deux  fois  com m e
ca us e de réform e
s y s tém a tique.D a ns
l’enquête,  s eu ls  2 5
%  des  é lev eurs  ont
décla ré intég rer
s y s tém a tiquem ent
tous  les  critères  de
réform e prés entés
da ns  leur politique
de réform e des
brebis .  F ig ure 3

Prévenir les ris-
ques d’infec-
tions et de ma-
ladies

Une bonne g es tion
s a nita ire  es t es -
s entie lle  pour lim i-
ter les  ris ques
d’infections  et de
m a la dies  des
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Figure 4 – Répartition des élevages en fonction de l’application de mesures
d’hygiène des bâtiments

Figure 3 – Taux de décision de réforme des brebis suivant le type d’affection
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a g nea ux  et donc pour optim is er leur ta ux  de
v ia bilité .  E lle  eng lobe ta nt l’hy g iène des  lo-
ca ux  et du  m a térie l que des  a ctes  prév entifs
à  pos er s ur les  a g nea ux .

La litière

L im iter l’ex pos ition  des  jeunes  a g nea ux  a ux
a g ents  pa thog ènes ,  te ls  les  coccidies ,  néces -
s ite  en  prem ier lieu  le  pa illa g e des  litières ,
ce que réa lis ent quotidiennem ent 5 7  %  des
élev eurs  a y a nt pa rtic ipé à  l’enquête m a is
que 1 8  %  des  é lev eurs  ne font a u  m ieux
que tous  les  3  jours .  L e  cura g e a nnuel de la
berg erie  es t,  qua nt à  lu i,  fa it pa r la  qua s i- to-
ta lité  des  é lev eurs .  Pa r contre,  à  peine 5 8  %
d’entre eux  la  dés infectent cha que a nnée et
5 4  %  réa lis ent un  v ide s a n ita ire  perform a nt
( de plus  d’un  m ois ) .  C ura g e,  dés infection  et/
ou  v ide s a n ita ire  ne s ont pa s  a is és  à  m ettre
en œuv re da ns  le  ca dre des  conduites  d’é le-
v a g e qu i v oient la  berg erie  continuellem ent
occupée pa r des  a n im a ux  ou  qu i eng endrent
plus ieurs  périodes  de m is es  ba s  éta lées  s ur
l’a nnée.  F ig ure 4

Le matériel d’allaitement

Protég er les  a g nea ux  néces s ite  a us s i le  net-
toy a g e du  m a térie l d ’a lla item ent.  A ins i,  8 5
%  des  é lev eurs  qu i décla rent com plém enter
des  a g nea ux  a u  biberon nettoient leur m a té-
rie l quotidiennem ent à  l’ea u  cha ude.  L es
élev eurs  pra tiqua nt l’a lla item ent a rtific ie l
d’a g nea ux  ne s ont qua nt à  eux  que 6 0  %  à
nettoy er et dés infecter quotidiennem ent
leurs  b iberons ,  s ea ux  à  tétines  ou  louv es  a u-
tom a tiques .

L’identification et la caudectomie

L a  pos e des  boucles  a uricu la ires  d’identifica -
tion  et l’a bla tion  de la  queue peuv ent être
ég a lem ent s ources  d’in fection  pa r les  g er-
m es  env ironnem enta ux  ( téta nos ,  a rthrite,
…) .  Q uelque 5 3  %  des  é lev eurs  enquêtés  dé-
c la rent dés infecter s y s tém a tiquem ent les
boucles  d’identifica tion  et/ou  la  p ince entre
cha que a g nea u.  I ls  s ont 4 7  %  à  ne le  fa ire
que ra rem ent,  v oire  ja m a is .  Pour la  pra tique

de la  ca udectom ie,  8 2  %  des  é lev eurs  utili-
s ent princ ipa lem ent l’é la s tique.  L ors qu’il es t
fa it us a g e d’une pince hém os ta tique,  la  dés -
in fection  de la  p ince es t fa ite  s y s tém a tique-
m ent entre cha que a g nea u pa r 6 4  %  des
élev eurs  m a is  ne l’es t ja m a is  pa r 1 7  %  d’en-
tre  eux .  S i l’a bla tion  de la  queue es t recom -
m a ndée s e fa ire  entre le  2 èm e et le  7 èm e jour
d’â g e,  e lle  s e  fa it cependa nt da ns  3 8  %  des
ca s  da ns  les  2 4  prem ières  heures  de v ie  de
l’a g nea u et da ns  2 5  %  des  ca s  a u- delà  du
1 0 èm e  jour.  L’us a g e de la  p ince hém os ta ti-
que le  prem ier jour es t décons eillé  ca r la
douleur peut être a s s ez  forte pour l’a g nea u
qui,  da ns  certa ins  ca s ,  peut être très  a ba ttu
et réticent à  s e  dépla cer,  ce  qu i a ug m ente
les  ris ques  de m orta lité  pa r hy potherm ie et
ina n ition.

Le cordon ombilical

Plus  de 7 5  %  des  é lev eurs  interrog és  dés in-
fectent s y s tém a tiquem ent le  nom bril des
a g nea ux  nouv ea ux - nés  et 1 6  %  ne le  font
ja m a is  ou  ra rem ent.  L a  dés infection  s e fa it
toujours  le  prem ier jours  et da ns  8 0  %  des
ca s  da ns  les  6  heures  s u iv a nt la  na is s a nce.
S i la  dés infection  s e fa it pa r trem pa g e da ns
un a ntis eptique,  s eu lem ent 1 /3  des  é lev eurs
renouv ellent le  ba in  de trem pa g e tous  les
jours .  Un a utre tiers  le  fa it 2  à  3  fois  pa r s e-
m a ine et le  tiers  res ta nt une fois  pa r s e-
m a ine ou  m oins  s ouv ent encore.  I l es t re-
com m a ndé de cha ng er la  s olution  tous  les
2 0  à  3 0  a g nea ux  et da ns  tous  les  ca s  quoti-
d iennem ent ca r e lle  s e  conta m ine ra pide-
m ent et perd de s on  effica c ité,  v oire  dev ient
conta m ina nte.

Les lots d’agneaux

E n berg erie,  il es t recom m a ndé de s épa rer
les  a g nea ux  de m oins  de 1 5  jours  des
a g nea ux  plus  â g és  pour lim iter les  ris ques
de certa ines  in fections ,  nota m m ent res pira -
toires  et d ig es tiv es .  Pa r la  s u ite,  il res te pré-
féra ble  de cons tituer des  lots  d’a g nea ux
d’â g e s im ila ire.  D a ns  l’enquête m enée,  4 8  %
des  é lev eurs  décla rent cons tituer des  lots
d’a g nea ux  de différence d’â g e in férieure à
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1 5  jours ,  3 7  %  com pris e entre 1 5  jours  et 1
m ois  et 1 5  %  s upérieure à  1  m ois .

La vaccination

8 0  %  des  é lev eurs  interrog és  décla rent pré-
v enir l’a ppa rition  de m a la dies ,  g énéra lem ent
une ou  deux ,  pa r la  v a ccina tion  des  brebis
et/ou des  a g nea ux .  S eu l un  é lev eur s ur 5  ne
réa lis e  a ucune v a ccina tion.  L es  v a ccina tions
contre l’entérotox ém ie et la  ch la m y dios e
s ont les  p lus  pra tiquées ,  res pectiv em ent pa r
un élev eur s ur deux  et pa r un  é lev eur s ur 3 .
C es  m a la dies  s ont redoutées  ca r e lles  entra î-
nent m orta lités  et a v ortem ents  et s ont re la -
tiv em ent fréquentes .  L es  m a la dies  da ng e-
reus es  m a is  p lus  ra res  ( pa s teurellos e,  coli-
ba cillos e,  tox opla s m os e)  ou  les  m a la dies
pourta nt fréquentes  m a is  dont l’inc idence
économ ique es t m oindre ( piétin ,  ecthy m a )
ne font l’objet d’une v a ccina tion  que da ns  a u
m a x im um  1 5  %  des  é lev a g es .  F ig ure 5

Conclusion

L’étude m enée pa r les  R és ea ux  d’E lev a g e
pour le  C ons eil et la  Pros pectiv e ( R E C P)  a u-
près  de 3 5 3  ex ploita nts  a  m is  en  év idence
un certa in  fa ta lis m e des  é lev eurs  pu is que 7 5
%  d’entre eux  es tim ent fa ib le  à  inex is ta nte
leur pos s ibilité  de réduire  le  ta ux  de m orta li-
té  de leurs  a g nea ux .  C ’es t proba blem ent
pour cette ra is on  que plus  de 5 0  %  des  é le-
v eurs  enquêtés  nég lig ent l’enreg is trem ent
de certa ines  ca tég ories  de m orta lité  com m e

les  a v ortons  ( 2 7  %  des  é lev eurs )  ou  les
m orts - nés  ( 1 2  %  des  é lev eurs ) .

C hez  les  1 7 0  élev eurs  a y a nt pris  note de
tous  les  ca s  de m orta lité  d’a g nea ux ,  le  ta ux
de m orta lité  m édia n  es t de 1 6  % .  I l es t s u-
périeur à  1 8 , 7  %  da ns  2 5  %  des  é lev a g es  et
inférieur à  1 0 , 5  %  da ns  2 5  %  des  é lev a g es .

L es  pra tiques  prév entiv es  de lutte  contre la
m orta lité  des  a g nea ux  s ont nom breus es  et
reconnues  m a is  ne s ont pa s  pour a uta nt a p-
pliquées  s y s tém a tiquem ent pa r les  é lev eurs .
A ins i,  l’a s s is ta nce à  l’a g nela g e en  ca s  de s i-
tua tion  diffic ile ,  l’a s s ura nce de la  pris e  de
colos trum  pa r l’a g nea u,  la  m is e en  ca s e indi-
v iduelle  des  brebis  a près  l’a g nela g e et la  ré-
form e des  brebis  prés enta nt des  ta res  im -
porta ntes  ne s ont pa s  a ppliquées  pa r tous
les  é lev eurs  et pa s  tou jours  rig oureus em ent
pa r ceux  qu i les  a ppliquent,  ce  qu i ex plique
nota m m ent la  forte hétérog énéité  du  ta ux
de m orta lité  da ns  les  é lev a g es  enquêtés .
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s an itaire  de s  trou pe au x  – Fév rie r 2 0 1 2
Pre m ie rs  rés u ltats  d ’u n e  e n qu ête  n ation ale
de s  R és e au x  d ’élev age  ov in s  v ian de
http : //ide le . fr/re ch e rch e /pu blication /ide le -
s olr/re com m e n ds /m ortalite - de s - agn e au x -
re s s e nti- de s - e lev e u rs - e t- m odalite s - de - con -
du ite - et- de - ge s tion - s an itaire - de .htm l

                                                                                                        Filière Ovine et Caprine n°42 - 4ième trimestre 20127

Figure 5 – Taux d’éleveurs faisant usage de la vaccination selon la maladie
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