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Introduction 

 

I. Les malformations cardiaques congénitales 

 

1. Définitions 

 

Les malformations congénitales sont des défauts de structure de l’organisme, 

apparaissant durant la vie embryonnaire ou fœtale (1). Elles sont donc présentes à la 

naissance. Elles sont la principale cause de mort embryonnaire, fœtale, infantile ; et de 

morbidité chez l’enfant (1). 

Les malformations cardiaques congénitales, ou cardiopathies congénitales (CC), 

concernent les malformations du cœur lui-même et de ses vaisseaux afférents et efférents 

(veines caves supérieure et inférieure, artère et veines pulmonaires, aorte). 

 

2. Incidences et prévalences 

 

Les malformations congénitales, viables ou non, sont fréquentes : d’après la base de 

données EUROCAT (European surveillance of congenital anomalies), leur incidence en 

Europe est de 25,6 pour 1 000 naissances en 2017 (23,9 pour 1 000 naissances entre 

2000 et 2005) (2,3). En 2017, d’après EUROCAT, l’incidence des morts embryonnaires et 

fœtales avec malformation congénitale est de 0,5 pour 1 000 naissances ; celle des 

interruptions de grossesse, de 5,8 pour 1 000 naissances ; celle des naissances vivantes, 

de 19,3 pour 1 000 naissances (2). 

 

L’incidence mondiale des CC est de 9,1 pour 1 000 naissances de 1995 à 2010 d’après 

une méta-analyse de Van der Linde et al. (4). Les CC représentent selon la base 

EUROCAT 30 % des malformations congénitales : en 2017 leur incidence est de 7,9 pour 

1 000 naissances (8 pour 1 000 naissances de 2000 à 2005) (2,5). En 2017, les morts 

embryonnaires et fœtales représentent 0,1 pour 1 000 naissances, les interruptions de 

grossesse 1,0 pour 1 000 naissances et les naissances vivantes 6,7 pour 1 000 

naissances (2). 

 

La prévalence des CC à l’âge adulte est de 4 pour 1 000 adultes (6–8). L’espérance de vie 

des patients atteints de CC augmente progressivement, avec l’amélioration des 
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techniques diagnostiques et médico-chirurgicales. Cette évolution demande un suivi 

épidémiologique pour adapter les politiques de santé (1). 

 

3. Évolutions de l’incidence 

 

Van der Linde et al. ont montré que l’incidence des CC augmente avec le temps : elle était 

de 0,6 pour 1 000 naissances de 1930 à 1934 (Intervalle de confiance à 95 % (IC95) : 0,4-

0,8) (4). De nombreuses raisons peuvent expliquer cette augmentation (4,9). Les CC sont 

mieux reconnues et plus recherchées. Les diagnostics sont mieux recueillis et colligés. Ils 

sont aussi plus fréquents grâce à l’amélioration des moyens diagnostiques, notamment les 

échographies fœtales et postnatales qui augmentent considérablement le nombre de CC 

non sévères découvertes (10,11). L’échographie a modifié la répartition des 

incidences : elle permet plus de diagnostics anténataux, donc possiblement plus 

d’interruption volontaire ou thérapeutique de grossesse (en France, si la CC rentre dans le 

cadre de l’article L 2213-1 du Code de la santé publique « qu’il existe une forte probabilité 

que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme 

incurable au moment du diagnostic »). Inversement, les progrès médicaux et chirurgicaux 

diminuent progressivement le nombre d’interruptions thérapeutiques de grossesse et 

augmentent le nombre d’enfants nés vivants porteur de CC (6). 

 

L’incidence des CC n’est pas la même selon les régions du monde (4,9). Dans leur méta-

analyse, Van der Linde et al. observent une incidence de 9,3 pour 1 000 naissances en 

Asie, 8,2 pour 1 000 naissances en Europe et 6,9 pour 1 000 naissances en Amérique du 

Nord. Il existe aussi des différences ethniques selon le type de CC : il y a plus de CC de 

type obstructif du ventricule gauche dans la population caucasienne et plus de CC de type 

obstructif du tractus pulmonaire dans la population asiatique (4,12). 

 

II. Facteurs de risque connus de cardiopathie congénitale 

 

1. Génétiques 

 

Les CC sont d’origine génétique dans 12 à 15 % des cas (1,13). D’après EUROCAT, en 

2017, 15,7 % des CC sont associés à une anomalie génétique, soit une incidence de 1,2 

pour 1 000 naissances (2). Les enfants nés vivants atteints de CC ont une anomalie 
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génétique dans 11,7 % des cas. En cas d’anomalie génétique, les décisions d’interruption 

de grossesse parmi les enfants atteints de CC sont de 41,2 %. 

Les anomalies génétiques les plus fréquentes sont les anomalies chromosomiques (la 

plus fréquente étant la trisomie 21) et micro-délétionnelles (la plus fréquente étant la 

délétion 22q11.2 appelée syndrome de Di-George) (13,14). 

Il existe aussi des variations monogéniques et des prédispositions familiales (par 

association de plusieurs mutations) (13). 

L’âge maternel influe sur les risques de CC d’origine génétique, le risque augmentant 

quand l’âge maternel augmente, surtout au-delà de 38 ans (14,15). 

 

2. Non génétiques 

 

L’âge maternel n’est pas associé avec un risque accru de CC d’origine non génétique 

dans la majorité des études (15,16). Mais certaines études observent une association : un 

âge maternel de plus de 35 ans augmenterait le risque toutes CC confondues et certaines 

CC seraient plus à risque si la mère a moins de 20 ans (atrésie tricuspide) ou plus de 

30 ans (transposition des gros vaisseaux [TGV], communication inter-auriculaire [CIA], 

bicuspidie aortique, anomalie d’Ebstein) (17). 

L’âge paternel avancé semble augmenter le risque de certaines CC (communication inter-

ventriculaire [CIV] et CIA), mais toutes les études ne concordent pas (16). 

 

Chez la mère, le diabète (préconceptionnel ou gestationnel), la phénylcétonurie, le lupus, 

diverses infections virales (rubéole, toxoplasmose, parvovirus B19,…) sont associés à une 

augmentation du risque de CC (16). L’obésité maternelle est aussi associée avec un 

risque faiblement accru (18). 

Les grossesses multiples et la multiparité augmentent le risque de CC (14,19). 

Le sexe ne modifie pas le risque global de CC, mais le sexe masculin s’associe à plus de 

CC sévères (20). Le sexe féminin s’associe à plus de CIA et de communications auriculo-

ventriculaires (CAV) (20). 

Les enfants nés dans un contexte de procréation médicalement assistée (PMA) ont plus 

de risque d’être atteints de CC (21). 
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3. Environnementaux et exposition 

 

Le tabagisme maternel ne semble pas associé avec une augmentation du risque de CC, 

bien que toutes les études ne concordent pas (16). 

La consommation de cocaïne ou de cannabis par la mère est associée à un risque accru 

de CC (16). 

La consommation d’alcool chez la mère n’augmente pas le risque de CC sauf à des taux 

de consommation journaliers supérieurs à 92 g d’alcool pur ingéré par jour (16). 

La supplémentation en vitamine B9 pendant la grossesse diminue le risque de CC (16). 

L’exposition pendant la grossesse à certains médicaments peut augmenter le risque de 

CC (par exemple le valproate de sodium, les rétinoïdes, l’ibuprofène) (16). 

Les polluants environnementaux comme l’ozone, les particules fines, la chloration de 

l’eau, augmentent le risque de CC (16,22,23). 

 

III. Différentes classifications 

 

Les CC sont nombreuses, plusieurs classifications ont été proposées pour les regrouper 

ou les recenser. 

 

1. Classifications anatomopathologiques 

 

Il existe plusieurs classifications anatomopathologiques (24–26). Certaines par analyse 

anatomique segmentaire ou par analyse anatomique séquentielle. D’autres par 

association de données anatomiques, embryologiques et épidémiologiques. 

Ces classifications anatomopathologiques sont nombreuses et complexes, pas toujours 

adaptées à une pratique clinique. 

 

2. Classifications physiopathologiques 

 

Il existe plusieurs classifications physiopathologiques, s’articulant toutes autour de la 

différence entre les cardiopathies cyanogènes et non cyanogènes (exemple en tableau 1) 

(27,28). 

Les cardiopathies cyanogènes se définissent par l’existence d’un shunt, c’est-à-dire une 

communication entre 2 flux sanguins, responsable d’un mélange de sang bien oxygéné 
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avec du sang moins oxygéné. Deux grands exemples sont la transposition des gros 

vaisseaux (TGV) (aussi appelée malposition des gros vaisseaux selon la forme clinique) et 

la tétralogie de Fallot (29). 

 

Tableau 1. Classification physiopathologique des cardiopathies congénitales 

(d’après Thiene G. et Frescura C.) (28). 

 

 

a. La transposition des gros vaisseaux 

 

La forme classique de TGV (TGV droite ou dextro-TGV, d-TGV) est une inversion de 

l’insertion de l’aorte et de l’artère pulmonaire : l’aorte sort du ventricule droit et l’artère 

pulmonaire du ventricule gauche (cœur normal en figure 1 et cœur avec TGV en figure 2) 

(30). L’aorte va alors croiser l’artère pulmonaire par la droite (d’où le nom de d-TGV). Le 

flux sanguin systémique part du ventricule droit via l’aorte, et revient à l’oreillette droite par 

le système veineux cave. Il ne passe pas par les poumons pour recharger l’hémoglobine 

en oxygène. Le flux sanguin pulmonaire est aussi en système clos : du ventricule gauche 

vers l’artère pulmonaire, puis les poumons, les veines pulmonaires arrivant dans l’oreillette 

gauche, puis à nouveau le ventricule gauche. 

Il existe aussi les formes gauches de TGV (levo-TGV ou l-TGV), beaucoup plus rares, où 

l’aorte croise à gauche l’artère pulmonaire (association avec d’autres CC), et les 

transpositions corrigées où les ventricules sont aussi inversés, permettant alors un flux 

normal systémique et pulmonaire (par exemple l’aorte nait du ventricule droit mais le bloc 

aorte + ventricule droit est connecté à l’oreillette gauche). 

On appelle malposition des gros vaisseaux les transpositions où au moins une des artères 

n’est pas à la position habituelle du vaisseau qu’elle remplace (par exemple une aorte 

insérée plus vers la droite du ventricule droit que ne l’est normalement l’artère 

pulmonaire). 
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Pour être viable en attendant la chirurgie correctrice ou palliative, il est donc nécessaire 

d’avoir des systèmes de shunt permettant l’échange d’oxygène : le foramen ovale ou une 

CIA, une CIV, le canal artériel. Durant la vie fœtale, le canal artériel et le foramen ovale 

sont normalement présents. Ils peuvent s’associer à un autre shunt qui est lui une 

malformation cardiaque (30). 

 

 

 

Figure 1. Anatomie normale du cœur (d’après « Centers for Disease Control and 

Prevention, National Center on Birth Defects and Developmental Disabilities ») (29). 
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Figure 2. Anatomie du cœur avec une transposition droite des gros vaisseaux 

(d’après « Centers for Disease Control and Prevention, National Center on Birth Defects 

and Developmental Disabilities ») (29). 
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b. La tétralogie de Fallot  

 

La tétralogie de Fallot se compose de 4 anomalies de sévérité variable : une CIV, une 

sténose voire une atrésie de la valve ou de l’artère pulmonaire principale, une aorte dite 

« à cheval » sur les 2 ventricules, une hypertrophie ventriculaire droite (habituellement 

absente à la naissance, elle apparait secondairement) (exemple en figure 3) (31). 

Cette cardiopathie est cyanogène du fait de l’atrésie pulmonaire (ou de la sténose 

pulmonaire si elle est serrée) : le sang peu oxygéné du ventricule droit s’éjecte peu ou pas 

dans la voie pulmonaire, passe dans la CIV vers le ventricule gauche et se mélange au 

sang bien oxygéné de la circulation systémique. Si peu de sang passe dans les poumons 

par l’artère pulmonaire, un autre shunt devient nécessaire (avant une chirurgie) pour 

l’oxygénation du sang : le canal artériel qui transporte du sang oxygéné de l’aorte vers les 

artères pulmonaires droites et gauches (qui se mélange au sang moins oxygéné en 

provenance du ventricule droit en cas de sténose). 
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Figure 3. Anatomie d’un cœur avec une tétralogie de Fallot (sténose pulmonaire) 

(d’après « Centers for Disease Control and Prevention, National Center on Birth Defects 

and Developmental Disabilities ») (29). 
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3. Classification pronostique 

 

La 32e conférence de Bethesda (Maryland, États-Unis d’Amérique) propose une 

classification pronostique des CC chez l’adulte se basant sur leur retentissement clinique, 

leurs traitements médicaux et chirurgicaux nécessaires (curatifs et/ou palliatifs) (32). Elle 

distingue les CC sévères ou « de grande complexité », les CC de sévérité modérée, et les 

CC « simples ». Certaines CC sont classées en sévérité simple ou modérée selon leur 

forme clinique (tableau 2). 

 

Tableau 2. Classification pronostique des cardiopathies congénitales (adaptée de la 

32e conférence de Bethesda) (32). 

 

4. L’International Paediatric and Congenital Cardiac Code (IPCCC) 

 

L’IPCCC est une classification internationale établie par l’ «International Society for 

Nomenclature of Paediatric and Congenital Heart Disease » (ISNPCHD) (33). 

L’organisation, fondée en 2000, a pour objectif d’établir une nomenclature internationale 

des CC. L’IPCCC comprend 2 classifications : une liste « courte » de 650 diagnostics et 

une liste « longue » de plusieurs milliers de diagnostics (dernière version en 2015, 

adaptée ensuite aux différentes classifications nationales et internationales). Le but de 

cette liste dédiée aux CC est une exhaustivité maximale, en individualisant par ses 

particularités chaque type de CC. Mais cette précision pose des difficultés d’interprétation 

pour les non-spécialistes. 
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5. Les Classifications Internationales des Maladies (CIM) 

 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a publié depuis sa création plusieurs 

Classifications Statistiques Internationales des Maladies et des Problèmes de Santé 

Connexes, aussi appelées Classifications Internationales des Maladies (34). Ces 

classifications ont un objectif épidémiologique et statistique, avec une harmonisation entre 

les pays. Elles ne concernent pas uniquement les CC mais toutes les pathologies et les 

problèmes de santé associés. Un code spécifique est établi pour chaque pathologie ou 

groupe de pathologies. Ces codes sont organisés par catégorie : par exemple un premier 

dénominateur pour les pathologies périnatales, puis un deuxième dénominateur pour les 

pathologies périnatales cardiovasculaires, puis une ou plusieurs subdivisions de ces 

pathologies. 

La 11e Classification Internationale des Maladies (CIM-11) a été publiée en 2018. Son 

chapitre sur les cardiopathies congénitales a été réalisée en collaboration avec l’ISNPCHD 

pour inclure la version « courte » de l’IPCCC dans la classification (33). 

En France, la classification actuellement utilisée est la 10e CIM (CIM-10), publiée en 1996 

par l’OMS et mise à jour régulièrement jusqu’en 2016 (35,36). Elle inclut une partie sur les 

CC mais dont la classification n’a pas été élaborée en collaboration avec l’IPCCC. En 

CIM-10, les codes des CC sont classés de Q20 à Q26 (annexe 1) (37). 

 

IV. Épidémiologie des cardiopathies congénitales en France 

 

Les données épidémiologiques françaises publiées proviennent principalement de 

registres (38–41). 

 

1. Données du registre de la région Centre-Est 

 

Le registre de la région Centre-Est est tenu à Lyon depuis 1976 et recueille les données 

sur les malformations congénitales de la région (40). 

L’incidence des CC de 1983 à 1992 est de 3,3 pour 1 000 naissances (plus faible que 

décrit précédemment, les auteurs justifient ce chiffre par une méthode différente avec des 

critères d’inclusion plus restrictifs ne considérant pas toutes les CC). 

Les malformations chromosomiques représentent 12 à 13 % des CC. 
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Les auteurs observent plus de CC chez les garçons (sex-ratio 1,25 avec un IC95 [1,20-

1,30]), particulièrement pour les d-TGV et les rétrécissements aortiques (sex-ratio 2,25). Il 

y a plus de filles en cas de CIA. 

Les CC sont plus fréquentes chez les jumeaux : 3,3 % des enfants atteints de CC sont des 

jumeaux alors que ceux-ci représentent 2 à 3 % de la population générale. La multiparité 

n’est pas associée à une augmentation des CC. Au contraire la primiparité augmente 

légèrement le risque de CIV, de tétralogie de Fallot et de CAV, après ajustement 

statistique sur l’âge maternel. 

Chez les mères de plus de 35 ans une augmentation modérée du risque de CC est 

retrouvée, notamment pour les CAV et les tétralogies de Fallot. 

Le diabète maternel est un facteur de risque pour certaines CC : les TGV, les CAV et les 

anomalies de latéralité (situs inversus, dextrocardie). 

 

2. Données du registre EPICARD 

 

EPICARD (EPIdémiologie des CARDiopathies congénitales) est un registre de cohorte 

des enfants nés avec une CC à Paris et sa banlieue (41). 

L’incidence des CC de mai 2005 à avril 2008 est de 9 pour 1 000 naissances : 82 % de 

naissances vivantes (incidence de 7,4 pour 1 000 naissances), 16,2 % d’interruptions de 

grossesse (1,5 pour 1 000 naissances), et 1,8 % de morts fœtales (0,1 pour 1 000 

naissances). Les interruptions de grossesse en cas de CC « isolées », c'est-à-dire sans 

cause génétique ou autre malformation associée, est de 6 % du total des enfants 

(incidence de 0,5 pour 1 000 naissances). 

Environ 14 % des CC sont associés à une anomalie chromosomique, et environ 3 % avec 

un syndrome génétique autre. Cinquante-deux pour cent des enfants ont une CIV, 20 % 

ont une CC à type d’obstacle au flux ventriculaire, 1 % des anomalies au retour veineux 

(tableau de l’article reproduit en annexe 4). 

Les diagnostics prénataux de CC sans anomalies chromosomiques représentent 25,6 % 

des cas (23 % des CC en ne considérant que les CC « isolées »). Les diagnostics de CC 

dans les 7 premiers jours de vie représentent 48 % des enfants, entre 8 et 28 jours de vie 

9,1 %, entre 1 et 3 mois de vie 11,2 %, et entre 3 mois et 1 an 4,4 % des enfants. Un 

virgule sept pour cent des diagnostics est post-mortem. 

La mortalité postnatale des CC est de 6,4 % (en incluant les anomalies chromosomiques). 

Les décès dans la première semaine de vie concernent 2,1 % des enfants, entre 8 et 28 

jours de vie 1,8 %, entre 1 mois et 1 an de vie 2,5 %. Les CC avec le pourcentage de 



24 
 

décès le plus important sont les cœurs fonctionnellement univentriculaires (tableau de 

l’article reproduit en annexe 5). 

 

3. Intégration européenne des données françaises 

 

Les registres français de malformations congénitales, dont ceux sur les CC, sont inclus 

dans la base européenne EUROCAT (2). Cette base de données est alimentée par la 

déclaration des cas, à partir des registres et des organismes de santé publique. 

D’après la base EUROCAT, en 2017, en France, l’incidence des CC est de 8,8 pour 

1 000 naissances : les morts embryonnaires et fœtales représentent 0,2 pour 

1 000 naissances, les interruptions de grossesse 1,5 pour 1 000 naissances, et les 

naissances vivantes 7,1 pour 1 000 naissances (2). Les anomalies génétiques exclues, 

l’incidence est de 7,3 pour 1 000 naissances dont 6,4 pour 1 000 naissances vivantes et 

0,8 pour 1 000 interruptions de grossesse. 

Mais la base EUROCAT n’intègre pas les données de toutes les régions françaises : les 

registres utilisés dans la base sont ceux des régions Auvergne, Bretagne, Centre-Est, 

Paris, île de la Réunion, et des Antilles françaises. Il y a aussi des données manquantes 

pour certaines années : par exemple, il n’y a pas de données pour la Bretagne en 2009 et 

2010, pas de données en Auvergne en 2015 et 2016 (de 2009 à 2017, seul le registre de 

Paris n’a pas de données manquantes) (2). 

Cela illustre certaines limites d’EUROCAT et des registres : un recueil et un suivi de 

population non exhaustifs, ou avec des données non communiquées. 

 

V. Forces et limites des registres en France 

 

À la suite de cas médiatisés de malformations congénitales (dépakine), la Direction 

générale de la santé a saisi en 2016 Santé publique France, établissement public 

administratif sous tutelle du ministère chargé de la Santé. L’objectif était de créer un 

dispositif national de veille et de surveillance concernant les anomalies congénitales liées 

aux expositions médicamenteuses et environnementales (42). La saisine a été copilotée 

avec l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et 

l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). 

Leur réflexion s’est fortement intéressée aux registres. Il apparait qu’il existe 6 registres de 

malformation congénitale en France (dont 2 ultramarins). 
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Ceux-ci présentent de nombreux avantages : 

 Une répartition géographique intégrant des zones urbaines, rurales et des 

départements ultramarins. 

 Une méthodologie sensiblement identique. 

 Un recueil large : tous les enfants sont recensés, qu’ils soient nés vivants ou mort-

nés après 22 semaines d’aménorrhée (SA). 

 Une bonne qualité des diagnostics. 

 De nombreuses sources consultées pour tendre à une exhaustivité des cas. 

 Un financement public permettant l’absence de conflit d’intérêts. 

 

Mais ces registres présentent aussi de nombreux défauts : 

 La surveillance de « seulement » 19 % de la population française, ne couvrant pas 

l’intégralité du territoire. 

 Un manque d’harmonisation : les critères d’inclusion sont différents selon les 

registres (à Paris sont incluses les malformations congénitales diagnostiquées en 

maternité, dans les autres registres tous les diagnostics jusque 1 an de vie). 

 Des données de qualité variable quand elles ne concernent pas le diagnostic : les 

informations dépendent de la qualité des données disponibles dans les dossiers 

médicaux (par exemple les données d’exposition aux toxiques de la mère sont 

rarement renseignées dans les dossiers médicaux). 

 Les données sont analysables avec un décalage de 2 ans. 

 Pas ou peu de mise en commun des données entre registres. 

 Un manque de moyens financiers et humains, avec un fonctionnement des 

institutions non pérenne. 

 

Au terme de la réflexion, Santé publique France propose de conserver les structures 

actuelles, à savoir les registres et les dispositifs de veille sanitaire, mais de les renforcer et 

de les harmoniser. Ces solutions mettront du temps à être efficaces.  

 

L’étude évoque aussi le Programme de Médicalisation du Système d’Information (PMSI) 

français. Ce programme n’est pas envisagé comme une solution isolée sur le long terme, 

mais comme un bon complément aux registres à court et moyen terme. 
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VI. La base de données PMSI 

 

Les données du PMSI peuvent être un atout dans la conduite d’études épidémiologiques 

(43).  

 

La base PMSI des établissements hospitaliers français est utilisée pour le codage des 

diagnostics et le recours aux services de santé pour tout patient en France métropolitaine 

et dans les Départements ou Régions français d’Outre-Mer et les Collectivités d’Outre-Mer 

(DROM-COM) (44). 

La première base PMSI créée (et la principale) est la base PMSI-MCO (médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie). Il existe aussi les bases PMSI-HAD (hospitalisation 

à domicile), PMSI-SSR (soins de suite et de réadaptation), et RIM-P (recueil 

d’informations médicalisé pour la psychiatrie) (44). Ces bases n’ont pas les mêmes 

critères de rédaction de « séjour de soins » et leurs méthodologies diffèrent de celles du 

PMSI-MCO. 

La participation à la base PMSI est obligatoire depuis la loi numéro 91-748 du 

31 juillet 1991 portant réforme hospitalière. « Les établissements de santé publics et 

privés doivent procéder à l’analyse de leur activité médicale et transmettre aux services de 

l’État et à l’Assurance maladie les informations relatives à leurs moyens de 

fonctionnement et à leur activité. À cette fin, ils doivent mettre en œuvre des systèmes 

d’information qui tiennent compte notamment des pathologies et des modes de prise en 

charge : c'est la définition même du programme de médicalisation des systèmes 

d’information (PMSI) » (44). 

 

En PMSI-MCO, chaque séjour hospitalier (public ou privé) d’un patient donne lieu à la 

production d’un enregistrement informatique normalisé, appelé résumé de sortie 

standardisé (RSS). Il comporte des informations administratives, démographiques, 

médicales et de prise en charge (44). Les RSS sont ensuite groupés en Groupe 

Homogène de Malade (GHM) par un algorithme de classification médico-économique. Les 

établissements de santé transmettent ensuite les RSS groupés sous la forme de résumé 

de sortie anonymisé (RSA) auprès de l’Agence technique de l’information sur 

l'hospitalisation (ATIH), établissement public d’État. 

Il est possible de faire appel à la base de données PMSI pour obtenir des informations 

anonymisées administratives, démographiques, médicales et de prise en charge. Chaque 

séjour d’un patient a un code unique et un numéro d’anonymat unique permettant de 
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regrouper les séjours d’un même patient. Il est impossible de lever l’anonymat à partir des 

données de la base PMSI. 

 

Les données médicales des RSS sont renseignées selon les règles de l’OMS en utilisant 

les codages de la CIM (36). Depuis 2008, le codage est numérisé et effectué selon la CIM-

10 (36,37,45). Les diagnostics se codent en diagnostic principal et diagnostics associés. 

Cela permet à la base PMSI d’inclure des données sur les CC, ainsi que sur des facteurs 

de risque de CC qui ont leur propre code CIM-10 (en diagnostics associés). 

Concernant les nouveau-nés, un codage PMSI existe systématiquement s’ils sont nés à 

l’hôpital. Un lien (aussi appelé chaînage) peut être fait avec les données maternelles (lien 

mère-enfant) depuis 2012 (46). Le chaînage est également possible entre le PMSI-MCO 

et les autres bases PMSI. 

 

VII. Objectifs 

 

Notre objectif principal est d’actualiser les données épidémiologiques françaises des CC 

en utilisant la base de données PMSI plutôt que les registres. Nous séparons les données 

de France métropolitaine et des DROM-COM. 

 

Nos objectifs secondaires sont : 

 Décrire les principales caractéristiques associées aux CC à partir de la base PMSI-

MCO : par exemple la répartition de l’âge au diagnostic ou de l’âge au décès, le 

genre, la parité. 

 Comparer les données de santé des enfants atteints de CC à une population de 

référence d’enfants non atteints de CC à partir de la base PMSI-MCO. 

 

Les CC étant très nombreuses, nous avons choisi pour les objectifs secondaires de les 

organiser selon des classifications pronostiques et physiopathologiques, et de comparer 

les CC par groupe selon ces classifications. 

La TGV et la tétralogie de Fallot sont comparées avec et sans classification.  
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Matériels et Méthodes 

 

Notre étude est menée suivant la méthodologie de référence MR-005 autorisant l’accès 

aux données du PMSI, selon la réglementation française en vigueur de la Commission 

Nationale de l'Informatique et des Libertés (47). 

L’étude est rétrospective, longitudinale, non-interventionnelle, sur une base de données 

anonyme, et ne portant pas sur la personne humaine. La méthodologie de l’étude ne 

nécessite pas de consentement des patients inclus. 

 

I. Population et données recueillies 

 

1. Population 

 

Les critères d’inclusion sont : 

 Enfant de moins de 2 ans révolus (incluant les morts fœtales in Utero et les 

Interruptions de Grossesse). 

 Entre 2009 et 2018. 

 Diagnostic en France de CC selon la CIM-10 française (Codes Q20 à Q26) (45). 

 Existant dans la base PMSI-MCO. 

 

Les critères d’exclusion sont (appliqués dans l’ordre suivant) : 

 Séjours groupés en erreur. 

 Séjours avec numéro anonyme du patient douteux. 

 Séjours dont le lieu de résidence est inconnu ou hors France-DROM-COM. 

 

Les séjours sont séparés entre la France métropolitaine et les DROM-COM. 

 

La population « saine » de CC est sélectionnée sur les mêmes critères, de 2010 à 2018, 

avec exclusion des diagnostics de CC par les codes Q20 à Q26 de la CIM-10. 

 

2. Données recueillies 

 

L’appel de données auprès des bases PMSI est effectué par un médecin et un statisticien 

du Département d’information médicale (DIM) du Centre Hospitalier Universitaire de Lille. 
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Les données recueillies proviennent du PMSI-MCO entre 2009 et 2018. Un chaînage est 

effectué avec le PMSI-HAD (dès 2009) et avec les données mère-enfant (depuis 2012) 

pour augmenter la fiabilité de certaines données. 

Les données sont collectées pour chaque numéro anonyme, c'est-à-dire pour chaque 

enfant. Elles sont ensuite regroupées par CC, puis triées quand de multiples diagnostics 

sont associés à un même enfant, et enfin regroupées en groupes de CC (cf. algorithme de 

tri et classifications en infra). 

Les données sont regroupées sans tri pour la population « saine » de CC. 

Les données collectées sont comparées selon les groupes de CC pour chaque 

classification et par rapport à la population « saine » de CC. 

 

a. Données médico-socio-démographiques collectées 

 

 L’âge au moment du diagnostic. 

 Le sexe. 

 L’âge gestationnel. 

 Le poids de naissance. 

 Le terme de naissance. 

 L’âge de la mère au moment de la naissance (lien mère-enfant utilisé). 

 La parité (lien mère-enfant utilisé). 

 La voie de naissance (lien mère-enfant utilisé). 

 Une éventuelle Procréation Médicalement Assistée (PMA) (lien mère-enfant utilisé). 

 Le décès et l’âge au décès (chaînage avec les données PMSI-HAD). 

 

b. Données des codages collectées 

 

Les données recueillies issues des codes CIM-10 comportent la famille de codage (par 

exemple Q20 pour les « malformations congénitales des cavités et des orifices 

cardiaques ») et les codes associés pour les CC (par exemple Q20.0 le « tronc Artériel 

Commun » et Q20.1 le « ventricule droit à double issue »). 

Les codages collectés sont (45) : 

 « Malformations congénitales de l’appareil circulatoire » (codes Q20 à Q26)    

(annexe 1). 

 « Anomalies chromosomiques » (codes Q90 à Q99) (annexe 2). 
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 « Syndrome de l’enfant dont la mère a un diabète gestationnel » (P70.0) (lien mère-

enfant utilisé). 

 « Syndrome de l’enfant de mère diabétique » (P70.1) (lien mère-enfant utilisé). 

 « Symptômes de sevrage du nouveau-né dus à la toxicomanie de la mère » (P96.1) 

(lien mère-enfant utilisé). 

 « Soins palliatifs » (Z51.5) (pas de chaînage avec les données PMSI-HAD). 

 

II. Algorithme de tri des diagnostics 

 

Tous les diagnostics de CC selon la classification CIM-10, soit de Q20.0 à Q26.9, sont 

recueillis, en incluant les diagnostics multiples. 

 

1. Association de diagnostics 

 

Puis sont associés, sans trier, certains codes de CC (recherche de la fréquence de 

l’association de certains diagnostics) : 

 Q20.1 (ventricule droit à double issue [VDDI]) et Q20.3 (TGV). 

 Q20.2 (ventricule gauche à double issue [VGDI]) et Q 20.3 (TGV). 

 Q20.3 (TGV) et Q 21.0 (CIV). 

 Q20.3 (TGV) et Q25.1 (coarctation de l’aorte). 

 Q20.3 (TGV) et Q25.5 (atrésie congénitale de l’artère pulmonaire). 

 Q20.3 (TGV) et Q25.6 (sténose congénitale de l’artère pulmonaire). 

 Q21.0 (CIV) et Q21.1 (CIA). 

 Q21.0 (CIV) et Q22.0 (atrésie de la valve pulmonaire). 

 Q21.0 (CIV) et Q25.1 (coarctation de l’aorte). 

 Q21.0 (CIV) et Q25.5 (atrésie congénitale de l’artère pulmonaire). 

 Q21.0 (CIV) et Q26.2 (retour veineux pulmonaire anormal [RVPA] total). 

 Q21.1 (CIA) et Q25.1 (coarctation de l’aorte). 

 Q21.1 (CIA) et Q26.2 (RVPA total). 

 Q21.2 (CAV) et Q26.2 (RVPA total). 

 Q21.3 (tétralogie de Fallot) et Q25.1 (coarctation de l’aorte). 

 Q22.0 (atrésie de la valve pulmonaire) et Q22.4 (sténose congénitale de la valvule 

tricuspide). 

 Q22.0 (atrésie de la valve pulmonaire) et Q22.5 (maladie d’Ebstein). 
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 Q22.1 (sténose congénitale de la valve pulmonaire) et Q22.4 (sténose congénitale 

de la valvule tricuspide). 

 Q22.1 (sténose congénitale de la valve pulmonaire) et Q22.5 (maladie d’Ebstein). 

 Q22.4 (sténose congénitale de la valvule tricuspide) et Q25.5 (atrésie congénitale 

de l’artère pulmonaire). 

 Q22.4 (sténose congénitale de la valvule tricuspide) et Q25.6 (sténose congénitale 

de l’artère pulmonaire). 

 Q22.5 (maladie d’Ebstein) et Q25.5 (atrésie congénitale de l’artère pulmonaire). 

 Q22.5 (maladie d’Ebstein) et Q25.6 (sténose congénitale de l’artère pulmonaire). 

 Q23.0 (sténose congénitale de la valvule aortique) et Q23.2 (sténose mitrale 

congénitale). 

 Q23.0 (sténose congénitale de la valvule aortique) et Q23.3 (insuffisance mitrale 

congénitale). 

 Q23.2 (sténose mitrale congénitale) et Q25.1 (coarctation de l’aorte). 

 Q23.2 (sténose mitrale congénitale) et Q25.2 (atrésie de l’aorte). 

 Q23.2 (sténose mitrale congénitale) et Q25.3 (sténose congénitale de l’aorte). 

 Q23.3 (insuffisance mitrale congénitale) et Q25.1 (coarctation de l’aorte). 

 Q23.3 (insuffisance mitrale congénitale) et Q25.2 (atrésie de l’aorte). 

 Q23.3 (insuffisance mitrale congénitale) et Q25.3 (sténose congénitale de l’aorte). 

 

2. Retrait de codes diagnostics 

 

En cas de patients avec plusieurs diagnostics, nous leur retirons certains codages de la 

CIM-10 : 

 Retrait du code Q25.0 (perméabilité du canal artériel). 

 Retrait des codes : 

o Q20.8 (autres malformations congénitales des cavités et des orifices 

cardiaques). 

o Q21.8 (autres malformations congénitales des cloisons cardiaques). 

o Q22.8 (autres malformations congénitales de la valvule tricuspide). 

o Q23.8 (autres malformations congénitales des valvules aortique et mitrale). 

o Q24.8 (autres malformations cardiaques congénitales, précisées). 

o Q25.8 (autres malformations cardiaques des gros vaisseaux). 

o Q26.8 (autres malformations congénitales des grandes veines). 
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 Retrait des codes : 

o Q20.9 (malformation congénitale des cavités et des orifices cardiaques, sans 

précision). 

o Q21.9 (malformation congénitale d’une cloison cardiaque, sans précision). 

o Q22.9 (malformation congénitale de la valvule tricuspide, sans précision). 

o Q23.9 (malformation congénitale des valvules aortique et mitrale, sans 

précision). 

o Q24.9 (malformation cardiaque congénitale, sans précision). 

o Q25.9 (malformation congénitale des gros vaisseaux, sans précision). 

o Q26.9 (malformation congénitale d’une grande veine, sans précision). 

 

3. Priorisation de diagnostics 

 

Nous établissons ensuite une règle de priorité pour certains diagnostics : 

 Q20.0 > Q21.3 (tronc artériel commun > tétralogie de Fallot). 

 Q20.3 > Q21.3 (TGV > tétralogie de Fallot). 

 Q21.2 > Q21.0 (CAV > CIV). 

 Q21.2 > Q21.1 (CAV > CIA). 

 Q21.3 > Q21.0 (tétralogie de Fallot > CIV). 

 Q21.3 > Q22.0 (tétralogie de Fallot > atrésie de la valve pulmonaire). 

 Q21.3 > Q22.1 (tétralogie de Fallot > sténose congénitale de la valve pulmonaire). 

 Q21.3 > Q25.5 (tétralogie de Fallot > atrésie congénitale de l’artère pulmonaire). 

 Q21.3 > Q25.6 (tétralogie de Fallot > sténose congénitale de l’artère pulmonaire). 

 Q22.0 > Q22.1 (atrésie de la valve pulmonaire > sténose congénitale de la valve 

pulmonaire). 

 Q25.2 > Q25.1 > Q25.3 (atrésie de l’aorte > coarctation de l’aorte > sténose 

congénitale de l’aorte). 

 Q25.5 > Q22.0 (atrésie congénitale de l’artère pulmonaire > atrésie de la valve 

pulmonaire). 

 Q25.5 > Q22.1 (atrésie congénitale de l’artère pulmonaire > sténose congénitale de 

la valve pulmonaire). 

 Q25.5 > Q25.6 (atrésie congénitale de l’artère pulmonaire > sténose congénitale de 

l’artère pulmonaire). 

 Q26.2 > Q26.3 > Q26.4 (RVPA total > RVPA partiel > RVPA, sans précision). 
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III. Classifications des cardiopathies congénitales 

 

Nous organisons ensuite les CC (diagnostics uniques et diagnostics multiples après tri) 

par groupe selon plusieurs classifications. 

Chaque classification de CC a un ordre de priorité des diagnostics : en cas de diagnostics 

multiples pour un patient, celui-ci est classé dans la catégorie la plus importante dont il 

possède au moins un diagnostic. 

Les effectifs des codes CIM-10 non classés les plus représentés sont précisés pour 

chaque classification (principalement Q24.8 : « autres malformations cardiaques 

congénitales, précisées » ; et Q24.9 : « malformation cardiaque congénitale, sans 

précision »). 

 

1. Classification pronostique 

 

Nous utilisons la classification pronostique des CC de la 32e conférence de Bethesda de 

2001, associée aux codes correspondants de la CIM-10 (tableau 3) (32). 

 

Tableau 3. Classification pronostique de Bethesda des cardiopathies congénitales, 

avec les codes CIM-10 correspondants, rangée par ordre de priorité du diagnostic. 
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2. Classification physiopathologique 

 

Nous utilisons la classification physiopathologique des CC proposée par Thiene G. et 

Frescura C., associée aux codes correspondants de la CIM-10 (tableau 4) (28). 

 

Tableau 4. Classification physiopathologique des cardiopathies congénitales, avec 

les codes CIM-10 correspondants, rangée par ordre de priorité du diagnostic. 

 

 

Les données sur la TGV et la tétralogie de Fallot sont incluses dans la classification mais 

sont aussi recueillies à part pour réaliser une comparaison entre ces 2 CC. 

 

3. Classification anatomique 

 

Nous utilisons la classification des CC par association des données anatomiques, 

embryologiques et épidémiologiques proposée par Botto et al., associée aux codes 

correspondants de la CIM-10 (tableau 5) (26). 

Nous avons décidé de présenter uniquement la répartition des diagnostics de CC avec 

cette classification car elle apporte peu d’informations supplémentaires aux classifications 

pronostique et physiopathologique. 
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Tableau 5. Classification anatomique des cardiopathies congénitales, avec les 

codes CIM-10 correspondants, rangée par ordre de priorité du diagnostic. 

 

 

IV. Méthodologie statistique 

 

Les données sont présentées en pourcentage et en nombre absolu de patients. 

Les variables continues sont présentées en classes. 

Il n’a pas été calculé d’intervalle de confiance car nous présentons les chiffres tels 

qu’extraits du PMSI. 
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Résultats 

 

I. Description de la population 

 

De 2009 à 2018, il existait 161 856 séjours (91 442 patients) répondant aux critères 

d’inclusion. Étaient exclus : 31 séjours groupés en erreur, 5 562 séjours avec numéro 

anonyme du patient douteux, 777 séjours avec lieu de résidence inconnu ou hors France 

et DROM-COM. 

 

Notre population comportait 82 795 patients en France métropolitaine et 4 414 patients 

hors France métropolitaine, diagnostiqués porteurs de CC selon la classification CIM-10 

Q20 à Q26 (figure 4). 

Il y avait plus de garçons : 51,9 % (42 944) en France métropolitaine et 50,5 % (2 227) 

dans les DROM-COM. 

Les CC étaient diagnostiquées pour 85,2 % des enfants durant le premier mois de vie 

(incluant les diagnostics anténataux) en France métropolitaine et pour 85,1 % des enfants 

en DROM-COM. 

Dix pour cent des enfants atteints de CC en France métropolitaine décédaient : 7,5 % le 

premier mois de vie, 2,2 % entre 1 mois et 1 an de vie, 0,3 % après 1 an. En DROM-COM, 

les décès concernaient 16,72 % des enfants atteints de CC : 12,3 % le premier mois de 

vie, 4,4 % entre 1 mois et 1 an de vie, 0,3 % après 1 an. 

En France métropolitaine, 1 231 enfants (1,5 %) atteints de CC avaient une décision de 

soins palliatifs ; 108 (2,4 %) en DROM-COM. 

 

La population de référence non atteinte de CC comportait 7 575 430 enfants nés entre 

2010 et 2018 en France métropolitaine et 309 367 enfants en DROM-COM. 

Il y avait respectivement 53,8 % (4 072 375) et 52,1 % (161 179) de garçons. 

 

Il y avait 8 719 419 naissances en France de 2009 à 2018, en incluant les enfants atteints 

de CC. 

 

Certaines données n’étaient pas disponibles pour l’intégralité de la population (codages 

manquants, pas de chaînage PMSI-HAD ou mère-enfant réalisable) :  

 Les décès : données disponibles pour 59 788 enfants en France métropolitaine et 

3 026 enfants en DROM-COM. 
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 Le terme de naissance : données disponibles pour 59 047 enfants de France 

métropolitaine et 3 004 enfants de DROM-COM. 

 Le poids de naissance : données disponibles pour 59 725 enfants de France 

métropolitaine et 3 025 enfants de DROM-COM. 

 L’âge de la mère à la naissance : données disponibles pour 37 094 enfants de 

France métropolitaine et 1 858 enfants en DROM-COM. 

 La parité : données disponibles pour 24 406 enfants de France métropolitaine et 

1 138 enfants en DROM-COM. 

 La voie et le mode d’accouchement : données disponibles pour 37 197 enfants de 

France métropolitaine et 1 871 enfants en DROM-COM. 

La recherche de PMA n’avait pas été réalisée pour la population de référence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. Diagramme de flux de la population atteinte de cardiopathie congénitale 

dans la base PMSI-MCO de 2009 à 2018. 

  

161 856 séjours entre 2009 et 2018 avec : 

- Âge ≤ 2 ans 

- Diagnostic de cardiopathie congénitale 

(codes Q20 à Q26 de la CIM-10) 

 91 442 patients 

155 486 séjours 

 87 209 patients 

- 82 795 en France métropolitaine 

- 4 414 en DROM-COM 

Exclus : 

- 13  séjours groupés en erreur 

- 5 562 séjours avec numéro 

anonyme du patient douteux 

- 777 séjours dont lieu de 

résidence inconnu ou hors 

France-DROM-COM 
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II. Épidémiologie des cardiopathies congénitales dans leur ensemble 

 

1. Diagnostic de cardiopathie congénitale 

 

L’incidence des CC en France de 2009 à 2018 selon la base PMSI-MCO était de 10,0 

pour 1 000 naissances : 9,9 pour 1 000 (8 197 naissances par an) en France 

métropolitaine, et 13,0 pour 1 000 (574 naissances par an) en DROM-COM. 

En excluant le diagnostic Q25.0 (perméabilité du canal artériel), l’incidence était de 7,6 

pour 1 000 naissances : 7,6 pour 1 000 (6 292 naissances par an) en France 

métropolitaine, et 8,0 pour 1 000 (353 naissances par an) en DROM-COM. 

 

Les diagnostics de CC pour chaque code CIM-10 en France métropolitaine et en DROM-

COM sont respectivement donnés dans les tableaux 6 et 7. 

Il existait plusieurs diagnostics de CC pour un même enfant dans 27,14 % des cas en 

France métropolitaine (22 471 patients) et dans 27,80 % des cas en DROM-COM (1 227). 

 

Les CC les plus fréquentes étaient : 

 La CIV : 30,67 % soit 25 394 patients en France métropolitaine, 21,70 % 

(958 patients) en DROM-COM. 

 La CIA : respectivement 24 % (19 871 patients) et 19,66 % (868 patients). 

 Le canal artériel perméable : respectivement 30,35 % (25 126 patients) et 

47,71 % (2 106 patients). 

La TGV représentait 3,67 % (soit 3 035 patients) des diagnostics de CC en France 

métropolitaine sur 10 ans. Elle était associée à d’autres diagnostics de CC dans 2 325 

cas. En DROM-COM, elle représentait 3,06 % des diagnostics, soit 135 patients dont 112 

avec diagnostics multiples. 

La tétralogie de Fallot représentait 4,18 % (soit 3 464 patients) des diagnostics en France 

métropolitaine dont 1 966 patients avec diagnostics multiples. En DROM-COM, elle 

représentait 4,33 % des diagnostics, soit 191 patients dont 129 patients avec diagnostics 

multiples. 

La coarctation de l’aorte représentait 5,45 % (soit 4 513 patients) des diagnostics en 

France métropolitaine dont 3 143 patients avec diagnostics multiples. En DROM-COM, 

elle représentait 3,90 % des diagnostics, soit 172 patients dont 141 avec diagnostics 

multiples.  
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Tableau 6. Patients atteints d’une cardiopathie congénitale en France métropolitaine 

de 2009 à 2018 dans la base PMSI-MCO classés selon la CIM-10. 
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Tableau 7. Patients atteints d’une cardiopathie congénitale en DROM-COM de 2009 à 

2018 dans la base PMSI-MCO classés selon la CIM-10. 
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2. Association de diagnostics de cardiopathie congénitale 

 

Les associations de diagnostics de CC en France métropolitaine et en DROM-COM sont 

présentées dans le tableau 8. 

L’association la plus fréquente était la CIV et la CIA, représentant 6,02 % des 82 795 

patients atteints de CC selon la CIM-10 en France métropolitaine (5,70 % en DROM-

COM). 

Nous retrouvions une association entre la TGV et la coarctation de l’aorte pour 

307 patients (0,37 %) en France métropolitaine et 20 patients (0,45 %) en DROM-COM. 

Nous retrouvions une association entre la tétralogie de Fallot et la coarctation de l’aorte 

pour 22 patients (0,03 %) en France métropolitaine et 2 patients (0,05 %) en DROM-COM. 

L’atrésie de l’artère pulmonaire était associée avec une CIV (diagnostic d’atrésie 

pulmonaire à septum ouvert) chez 479 patients (0,58 %) en France métropolitaine et 

43 patients (0,97 %) en DROM-COM. 

 

Tableau 8. Associations de diagnostics de cardiopathies congénitales en France 

métropolitaine et en DROM-COM de 2009 à 2018 dans la base PMSI-MCO selon la 

CIM-10. 
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III. Épidémiologie des cardiopathies congénitales comparées à la population 

générale 

 

1. Principales caractéristiques médico-socio-démographiques 

 

Les tableaux 9 et 10 illustrent ces caractéristiques, respectivement en France 

métropolitaine et en DROM-COM. 

 

Caractéristiques plus fréquentes dans la population atteinte de CC que dans la population 

générale : 

 Les décès : 10 % des enfants atteints de CC décédaient en France métropolitaine 

contre 1,12 % des enfants non atteints (17 % contre 1,97 % en DROM-COM). 

 Les décisions de soins palliatifs : 1,5 % des enfants atteints de CC avait un 

diagnostic de soins palliatifs en France métropolitaine contre 0,06 % des enfants 

non atteints (2,4 % contre 0,09 % en DROM-COM). 

 La multiparité concernait 57,3 % des enfants atteints de CC en France 

métropolitaine contre 52,7 % des enfants non atteints (62,2 % contre 57,8 % en 

DROM-COM). 

 La naissance par césarienne concernait 34,7 % des enfants atteints de CC en 

France métropolitaine contre 18,7 % des enfants non atteints (39,7 % contre 

18,3 % en DROM-COM). 

 La prématurité : 33,7 % des enfants atteints de CC étaient nés entre 24 et 36 SA en 

France métropolitaine contre 7,0 % des enfants non atteints (46,7 % contre 10,3 % 

en DROM-COM). 

 

L’âge de la mère à la naissance de l’enfant différait peu entre la population atteinte de CC 

et la population non atteinte en France métropolitaine et en DROM-COM. 

 

Le sexe masculin était moins fréquent dans la population atteinte de CC que dans la 

population générale : 51,9 % contre 53,8 % en France métropolitaine (50,5 % contre 

52,1 % en DROM-COM).  

 

Les données sur la PMA n’étaient pas disponibles pour la population de référence. 
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Tableau 9. Comparaison des principales caractéristiques médico-socio-

démographiques entre les patients atteints de cardiopathie congénitale en France 

métropolitaine de 2009 à 2018 dans la base PMSI-MCO et la population de référence 

en France métropolitaine de 2010 à 2018 non atteinte de cardiopathie congénitale. 
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Tableau 10. Comparaison des principales caractéristiques médico-socio-

démographiques entre les patients atteints de cardiopathie congénitale en DROM-

COM de 2009 à 2018 dans la base PMSI-MCO et la population de référence en 

DROM-COM de 2010 à 2018 non atteinte de cardiopathie congénitale. 

 

 

2. Données des codages 

 

Les codages recherchés étaient tous plus fréquents dans la population atteinte de CC que 

dans la population de référence en France métropolitaine et en DROM-COM (représentés 

respectivement en tableaux 11 et 12). 

 Le diabète gestationnel était présent chez 4,4 % des enfants atteints de CC contre 

2,97 % des enfants non atteints en France métropolitaine (5,3 % contre 4,35 % en 

DROM-COM). 

 Le diabète préconceptionnel était présent chez 1,6 % des enfants atteints de CC 

contre 0,48 % des enfants non atteints en France métropolitaine (2,4 % contre 

0,68 % en DROM-COM). 

 La toxicomanie maternelle était présente chez 0,3 % des enfants atteints de CC 

contre 0,09 % des enfants non atteints en France métropolitaine (0,1 % contre 

0,03 % en DROM-COM). 
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Tableau 11. Comparaison des anomalies périnatales et chromosomiques entre les 

patients atteints de cardiopathie congénitale en France métropolitaine de 2009 à 

2018 dans la base PMSI-MCO et la population de référence en France métropolitaine 

de 2010 à 2018 non atteinte de cardiopathie congénitale. 

 

 

Tableau 12. Comparaison des anomalies périnatales et chromosomiques entre les 

patients atteints de cardiopathie congénitale en DROM-COM de 2009 à 2018 dans la 

base PMSI-MCO et la population de référence en DROM-COM de 2010 à 2018 non 

atteinte de cardiopathie congénitale. 
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IV. Épidémiologie des cardiopathies congénitales avec la classification 

pronostique 

 

1. Répartition des cardiopathies congénitales 

 

Le tableau 13 montre la répartition des CC avec la classification pronostique telle que 

décrite en méthode. 

 Les CC sévères représentaient 2 423 enfants sur 10 ans, soit 2,9 % des CC en 

France métropolitaine (109 enfants soit 2,5 % en DROM-COM). 

 Les CC modérées représentaient 26 672 enfants sur 10 ans, soit 32,2 % des CC en 

France métropolitaine (2 042 enfants soit 46,3 % en DROM-COM). 

 Les CC simples et simples à modérées représentaient 44 001 enfants sur 10 ans, 

soit 53,1 % des CC en France métropolitaine (1 726 enfants soit 39,1 % en DROM-

COM). 

 Les CC non classées représentaient 11,7 % des enfants en France métropolitaine 

(12,2 % en DROM-COM). 

 

Tableau 13. Diagnostics de cardiopathie congénitale en France métropolitaine et en 

DROM-COM de 2009 à 2018 avec la base PMSI-MCO, classés selon la classification 

pronostique adaptée aux codes CIM-10. 
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Les CC étaient majoritairement diagnostiquées le premier mois de vie (tableau 14). 

Les CC sévères et modérées étaient plus souvent diagnostiquées avant 1 mois que les 

cardiopathies simples : 90,5 % de diagnostic de CC sévère avant 1 mois en France 

métropolitaine contre 78,4 % pour les CC simples (87,2 % contre 77,8 % en DROM-COM). 

 

Tableau 14. Âge au diagnostic de cardiopathie congénitale en France métropolitaine 

et en DROM-COM de 2009 à 2018 avec la base PMSI-MCO, classés selon la 

classification pronostique adaptée aux codes CIM-10. 

 

 

2. Comparaison entre les groupes de cardiopathies congénitales pour les 

différentes caractéristiques recueillies 

 

a. Les décès 

 

La majorité des décès survenait le premier mois de vie pour les CC sévères et modérées 

(tableau 15). 

 Les enfants atteints de CC sévères décédaient dans 25,6 % des cas, dont 22,1 % 

(178 enfants) avant 1 mois de vie en France métropolitaine (32,9 % en DROM-

COM dont 26,3 % avant 1 mois). 

 Les enfants atteints de CC simples décédaient dans 11,1 % des cas, dont 5,3 % 

(113 enfants) avant 1 mois de vie en France métropolitaine (18,3 % en DROM-

COM dont 7,3 % avant 1 mois). 
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Tableau 15. Décès chez les enfants atteints de cardiopathie congénitale en France 

métropolitaine et en DROM-COM de 2009 à 2018, classés selon la classification 

pronostique adaptée aux codes CIM-10. 

 

 

b. Les soins palliatifs 

 

Le pourcentage de soins palliatifs ne changeait pas selon la gravité de la CC en France 

métropolitaine et en DROM-COM. 

 

c. Le genre 

 

Il y avait 61,2 % de garçons dans les formes sévères de CC en France métropolitaine 

(55,0 % en DROM-COM) (tableau 16). 

Il n’y avait pas d’autre différence selon le sexe en DROM-COM alors qu’en France 

métropolitaine les formes simples et les formes modérées de CC étaient plus fréquentes 

chez le garçon (respectivement 60,3 % et 53,1 %). 

 

Tableau 16. Genre des enfants atteints de cardiopathie congénitale en France 

métropolitaine et en DROM-COM de 2009 à 2018, classés selon la classification 

pronostique adaptée aux codes CIM-10. 
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d. Le terme de naissance 

 

Il y avait plus d’enfants « nés » avant 24 SA dans les groupes de CC modérées et sévères  

par rapport aux autres CC en France métropolitaine et en DROM-COM. C’est-à-dire plus 

d’enfants décédés in utero ou dans le cadre d’une interruption de grossesse : 977 enfants 

pour les CC modérées (soit 5,5 % des CC modérées) et 97 enfants pour les CC sévères 

(soit 5,8 % des CC sévères) en métropole (tableau 17). 

La prématurité entre 24 SA et 36 SA était plus fréquente dans le groupe des CC modérées 

en France métropolitaine (57,1 % des CC modérées) et en DROM-COM (66,9 %). Elle 

n’était pas plus fréquente en cas de CC sévère. 

 

Tableau 17. Terme de naissance chez les enfants atteints de cardiopathie 

congénitale en France métropolitaine et en DROM-COM de 2009 à 2018, classés 

selon la classification pronostique adaptée aux codes CIM-10. 

 

 

e. Le poids de naissance 

 

Il y avait plus de poids à la naissance compris entre 500 g et 2 kg dans les formes 

modérées de CC en France métropolitaine (56,4 % des CC modérées) et en DROM-COM 

(67,9 %) (tableau 18). 

On ne retrouvait pas de différence entre les groupes de CC pour les enfants de moins de 

500 g ou ceux de plus de 4 kg. 
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Tableau 18. Poids de naissance chez les enfants atteints de cardiopathie 

congénitale en France métropolitaine et en DROM-COM de 2009 à 2018, classés 

selon la classification pronostique adaptée aux codes CIM-10. 

 

 

f. L’âge de la mère 

 

En DROM-COM, quand la mère avait plus de 40 ans, il y avait plus de CC simples (16,2 % 

de CC simples contre 6,3 % en France métropolitaine) (tableau 19). 

Il n’y avait pas d’autre différence entre les groupes de CC selon l’âge maternel au moment 

de la naissance.  

 

Tableau 19. Âge de la mère au moment de la naissance chez les enfants atteints de 

cardiopathie congénitale en France métropolitaine et en DROM-COM de 2009 à 2018, 

classés selon la classification pronostique adaptée aux codes CIM-10. 

 

 

g. La parité 

 

Il n’y avait pas de différence entre les groupes de CC selon la parité de l’enfant en France 

métropolitaine et en DROM-COM. 
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h. La voie et le mode de naissance  

 

Les césariennes étaient plus nombreuses en cas de CC modérées (46 % des CC 

modérées en France métropolitaine et 49,2 % en DROM-COM) (tableau 20). Elles étaient 

moins nombreuses en cas de CC sévères en métropole (22,6 %). 

Il y avait plus d’extraction instrumentale en cas de CC sévères en DROM-COM (17,4 %). 

Elles étaient moins nombreuses en cas de CC modérées en France métropolitaine et en 

DROM-COM. 

 

Tableau 20. Voie de naissance chez les enfants atteints de cardiopathie congénitale 

en France métropolitaine et en DROM-COM de 2009 à 2018, classés selon la 

classification pronostique adaptée aux codes CIM-10. 

 

 

i. La PMA 

 

Il n’y avait pas de différence entre les groupes de CC si la grossesse faisait suite ou non à 

une procédure de PMA en France métropolitaine et en DROM-COM. 

 

j. Les pathologies périnatales 

 

Il y avait moins de diabète (gestationnel et préconceptionnel) en cas de CC sévères que 

pour les autres groupes de CC en France métropolitaine et en DROM-COM (tableau 21). 
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Tableau 21. Pathologies périnatales chez les enfants atteints de cardiopathie 

congénitale en France métropolitaine et en DROM-COM de 2009 à 2018, classés 

selon la classification pronostique adaptée aux codes CIM-10. 

 

 

k. Les anomalies chromosomiques 

 

En cas de trisomie 21, il y avait plus de CC simples et modérées en France métropolitaine 

et en DROM-COM. 

Il n’y avait pas de différence pour les autres anomalies chromosomiques entre les groupes 

de CC (tableaux 22 et 23). 

 

Tableau 22. Anomalies chromosomiques chez les enfants atteints de cardiopathie 

congénitale en France métropolitaine de 2009 à 2018, classés selon la classification 

pronostique adaptée aux codes CIM-10. 
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Tableau 23. Anomalies chromosomiques chez les enfants atteints de cardiopathie 

congénitale en DROM-COM de 2009 à 2018, classés selon la classification 

pronostique adaptée aux codes CIM-10. 

 

 

V. Épidémiologie des cardiopathies congénitales avec la classification 

physiopathologique 

 

1. Répartition des cardiopathies congénitales 

 

Le tableau 24 montre la répartition des CC avec la classification physiopathologique telle 

que décrite en méthode. 

 Les CC cyanogènes représentaient 8 085 enfants sur 10 ans, soit 9,8 % des CC en 

France métropolitaine (420 enfants soit 9,5 % en DROM-COM). 

o Les CC cyanogènes avec augmentation du flux pulmonaire représentaient 

4 143 enfants sur 10 ans, soit 5,0 % des CC en France métropolitaine 

(202 enfants soit 4,6 % en DROM-COM). 

o Les CC cyanogènes avec diminution du flux pulmonaire représentaient 

3 942 enfants sur 10 ans, soit 4,8 % des CC en France métropolitaine 

(218 enfants soit 4,9 % en DROM-COM). 

 Les CC non cyanogènes représentaient 62 267 enfants sur 10 ans, soit 75,2 % des 

CC en France métropolitaine (3 347 enfants soit 75,8 % en DROM-COM). 

o Les CC obstructives représentaient 6 207 enfants sur 10 ans, soit 7,5 % des 

CC en France métropolitaine (257 enfants soit 5,8 % en DROM-COM). 

o Les CC de type shunt représentaient 56 060 enfants sur 10 ans, soit 67,7 % 

des CC en France métropolitaine (3 090 enfants soit 70 % en DROM-COM). 

 Les CC non classées représentaient 15 % des enfants en France métropolitaine 

(14,7 % en DROM-COM). 
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Tableau 24. Diagnostics de cardiopathie congénitale en France métropolitaine et en 

DROM-COM de 2009 à 2018 avec la base PMSI-MCO, classés selon la classification 

physiopathologique adaptée aux codes CIM-10. 

 

 

Les CC étaient surtout diagnostiquées le premier mois de vie (tableau 25). 

Certaines CC étaient moins diagnostiquées le premier mois de vie que les autres : 

 Les CC non cyanogènes obstructives : diagnostic le premier mois dans 81,4 % des 

cas en France métropolitaine et dans 79,8 % des cas en DROM-COM. 

 Les CC cyanogènes avec diminution du flux pulmonaire (tétralogie de Fallot, 

maladie d’Ebstein, et sténose congénitale de la valvule tricuspide) : diagnostic le 

premier mois dans 80,9 % des cas en France métropolitaine et dans 74,8 % des 

cas en DROM-COM. 
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Tableau 25. Âge au diagnostic de cardiopathie congénitale en France métropolitaine 

et en DROM-COM de 2009 à 2018 avec la base PMSI-MCO, classés selon la 

classification physiopathologique adaptée aux codes CIM-10. 

 

 

2. Comparaison entre les groupes de cardiopathies congénitales pour les 

différentes caractéristiques recueillies 

 

a. Les décès 

 

Il y avait plus de décès le premier mois de vie en cas de CC cyanogènes (tableau 26). 

 Les enfants atteints de CC cyanogènes décédaient dans 14,4 % des cas, dont 

9,7 % (539 enfants) avant 1 mois de vie en France métropolitaine (20,8 % en 

DROM-COM dont 11,8 % avant 1 mois). 

 Les enfants atteints de CC non cyanogènes décédaient dans 7,4 % des cas, dont 

5,1 % (2 275 enfants) avant 1 mois de vie en France métropolitaine (15,9 % en 

DROM-COM dont 11,2 % avant 1 mois). 
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Tableau 26. Décès chez les enfants atteints de cardiopathie congénitale en France 

métropolitaine et en DROM-COM de 2009 à 2018, classés selon la classification 

physiopathologique adaptée aux codes CIM-10. 

 

 

b. Les soins palliatifs 

 

Le pourcentage de soins palliatifs ne changeait pas selon le groupe de CC en France 

métropolitaine (tableau 27). 

Il y avait plus de soins palliatifs en cas de CC cyanogènes en DROM-COM. 

 

Tableau 27. Soins palliatifs chez les enfants atteints de cardiopathie congénitale en 

France métropolitaine et en DROM-COM de 2009 à 2018, classés selon la 

classification physiopathologique adaptée aux codes CIM-10. 
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c. Le genre 

 

Il y avait plus de garçons que de filles pour (tableau 28) : 

 Les CC cyanogènes : 

o CC cyanogènes avec augmentation du flux pulmonaire : 63,6 % de garçons 

en France métropolitaine (56,9 % en DROM-COM). 

o CC cyanogènes avec diminution du flux pulmonaire : 57,4 % de garçons en 

France métropolitaine (51,8 % en DROM-COM). 

 Les CC non cyanogènes obstructives : 57,4 % de garçons en France métropolitaine 

(55,6 % en DROM-COM). 

Il y avait plus de filles pour les CC non cyanogènes à type de shunt : 50,6 % de filles en 

France métropolitaine (50,4 % en DROM-COM). 

 

Tableau 28. Genre des enfants atteints de cardiopathie congénitale en France 

métropolitaine et en DROM-COM de 2009 à 2018, classés selon la classification 

physiopathologique adaptée aux codes CIM-10. 

 

 

d. Le terme de naissance 

 

Il y avait moins de naissances avant 24 SA en cas de CC non cyanogène obstructive 

(1,4 % de ces CC soit 60 enfants en France métropolitaine, 2,8 % en DROM-COM) et de 

CC cyanogène avec diminution du flux pulmonaire (1,8 % soit 48 enfants en France 

métropolitaine, 1,5 % en DROM-COM) (tableau 29).  

Il y avait plus d’enfants nés prématurés entre 24 SA et 36 SA dans le groupe des CC non 

cyanogènes à type de shunt : 16 253 enfants soit 40,5 % des CC non cyanogènes à type 

de shunt en France métropolitaine (1 185 enfants soit 57,4 % en DROM-COM). 
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Tableau 29. Terme de naissance chez les enfants atteints de cardiopathie 

congénitale en France métropolitaine et en DROM-COM de 2009 à 2018, classés 

selon la classification physiopathologique adaptée aux codes CIM-10. 

 

 

e. Le poids de naissance 

 

Il y avait plus de poids à la naissance compris entre 500 g et 2 kg dans les CC non 

cyanogènes à type de shunt en France métropolitaine et en DROM-COM (34,5 % des CC 

à type de shunt en France métropolitaine) (tableau 30). 

En France métropolitaine, il y avait plus de poids à la naissance entre 500 g et 2 kg en cas 

de CC cyanogènes à type de diminution du flux pulmonaire. 

En DROM-COM, il y avait plus de poids à la naissance entre 500 g et 2 kg en cas de CC 

cyanogènes à type d’augmentation du flux pulmonaire. 

Il n’y avait pas de différence selon le type de CC pour les enfants de moins de 500 g ou de 

plus de 4kg. 

 

Tableau 30. Poids de naissance chez les enfants atteints de cardiopathie 

congénitale en France métropolitaine et en DROM-COM de 2009 à 2018, classés 

selon la classification physiopathologique adaptée aux codes CIM-10. 
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f. L’âge de la mère 

 

Il n’y avait pas de différence entre les CC selon l’âge maternel au moment de la naissance 

en France métropolitaine et en DROM-COM. 

 

g. La parité 

 

Il n’y avait pas de différence selon la parité de l’enfant entre les groupes de CC en France 

métropolitaine (tableau 31). 

En DROM-COM, les CC cyanogènes et surtout les CC à type de diminution du flux 

pulmonaire étaient plus nombreuses en cas de multiparité. 

 

Tableau 31. Parité de la mère chez les enfants atteints de cardiopathie congénitale 

en France métropolitaine et en DROM-COM de 2009 à 2018, classés selon la 

classification physiopathologique adaptée aux codes CIM-10. 

 

 

h. La voie et le mode de naissance 

 

Il y avait plus de césariennes en cas de CC non cyanogène à type de shunt en France 

métropolitaine (38,5 % de ces CC) et en DROM-COM (44,8 %) (tableau 32). 

En France métropolitaine, il y avait plus d’extractions instrumentales en cas de CC 

cyanogène à type d’augmentation du flux pulmonaire. 

En DROM-COM, il y avait plus d’extractions instrumentales en cas de CC cyanogène à 

type de diminution du flux pulmonaire et de CC non cyanogène obstructive. 
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Tableau 32. Voie de naissance chez les enfants atteints de cardiopathie congénitale 

en France métropolitaine et en DROM-COM de 2009 à 2018, classés selon la 

classification physiopathologique adaptée aux codes CIM-10. 

 

 

i. La PMA 

 

Il n’y avait pas de différence entre les groupes de CC si la grossesse faisait suite ou non à 

une procédure de PMA en France métropolitaine et en DROM-COM. 

 

j. Les pathologies périnatales 

 

Il n’y avait pas de différence entre les groupes de CC concernant le diabète maternel et la 

toxicomanie maternelle en France métropolitaine et en DROM-COM. 

 

k. Les anomalies chromosomiques 

 

En cas de trisomie 21, il y avait plus de CC non cyanogènes à type de shunt et de CC 

cyanogènes à type de diminution du flux pulmonaire en France métropolitaine 

(respectivement 3 272 patients et 159 patients) et en DROM-COM. 

Il n’y avait pas de différence entre les autres CC pour les différentes anomalies 

chromosomiques (tableaux 33 et 34). 
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Tableau 33. Anomalies chromosomiques chez les enfants atteints de cardiopathie 

congénitale en France métropolitaine de 2009 à 2018, classés selon la classification 

physiopathologique adaptée aux codes CIM-10. 

 

 

Tableau 34. Anomalies chromosomiques chez les enfants atteints de cardiopathie 

congénitale en DROM-COM de 2009 à 2018, classés selon la classification 

physiopathologique adaptée aux codes CIM-10. 

 

 

3. Focus sur la transposition des gros vaisseaux et la tétralogie de Fallot 

 

a. La transposition des gros vaisseaux 

 

La TGV représentait 3,67 % des CC dans la base PMSI-MCO entre 2009 et 2018, soit 

303 naissances par an en France métropolitaine (3,06 % en DROM-COM, soit 

14 naissances par an). 

Les diagnostics étaient faits principalement en période néonatale, plus que dans la 

population globale des CC : 93 % contre 85,2 % en France métropolitaine, 88,9 % contre 

85,1 % en DROM-COM (tableaux 35 et 36). 
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En cas de TGV, par rapport aux CC en général, il y avait plus : 

 De garçons : 67,5 % (soit 2 049 garçons en 10 ans) contre 51,9 % en France 

métropolitaine, 57,0 % contre 50,5 % en DROM-COM. 

 D’enfants nés à terme et entre 2 000 g et 3 999 g : 89,1 % d’enfants nés à terme en 

France métropolitaine contre 63,1 % pour toutes les CC confondues (76,1 % contre 

48,9 % en DROM-COM). 

 De mères multipares : 61,9 % contre 57,3 % en France métropolitaine (66,7 % 

contre 62,2 % en DROM-COM). 

 D’accouchements par voie basse : 75,5 % contre 65,3 % en France métropolitaine 

(67,9 % contre 60,3 % en DROM-COM). 

 

La répartition des décès et des soins palliatifs ne différait pas de la population des CC en 

général. Il y avait autant de diabète maternel que pour le reste des CC (tableaux 37 et 38). 

 

Il y avait moins d’anomalies chromosomiques en cas de TGV. 

 

b. La tétralogie de Fallot 

 

La tétralogie de Fallot représentait 4,18 % des CC dans la base PMSI-MCO entre 2009 et 

2018, soit 330 naissances par an en France métropolitaine (4,33 % en DROM-COM, soit 

13 naissances par an). 

Les diagnostics étaient faits principalement en période néonatale, moins que dans la 

population globale des CC : 78,7 % contre 85,2 % en France métropolitaine, 72,3 % 

contre 85,1 % en DROM-COM (tableaux 35 et 36). 

 

En cas de tétralogie de Fallot, par rapport aux CC en général, il y avait plus : 

 De garçons : 58,1 % (soit 1 919 garçons en 10 ans) contre 51,9 % en France 

métropolitaine, 54,3 % contre 50,5 % en DROM-COM. 

 D’enfants nés à terme et entre 2 000 g et 3 999 g : 79,7 % d’enfants nés à terme en 

France métropolitaine contre 63,1 % pour toutes les CC confondues (84 % contre 

48,9 % en DROM-COM). 

 De mères multipares en DROM-COM : 76,6 % contre 62,2 % (57,9 % contre 

57,3 % en France métropolitaine). 
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 D’accouchements par voie basse : 70,4 % contre 65,3 % en France métropolitaine 

(70,1 % contre 60,3 % en DROM-COM). 

 D’anomalies chromosomiques : principalement de trisomie 21 (Q90) et de 

monosomies et délétions des autosomes (Q93) (tableaux 37 et 38). 

 

La répartition des décès et des soins palliatifs ne différait pas de la population des CC en 

général. 

 

Il y avait moins de diabète maternel (gestationnel et préconceptionnel) que dans la 

population générale des CC. 

 

Tableau 35. Comparaison des principales caractéristiques médico-socio-

démographiques des patients atteints de transposition des gros vaisseaux et de 

tétralogie de Fallot en France métropolitaine de 2009 à 2018 dans la base PMSI-

MCO. 
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Tableau 36. Comparaison des principales caractéristiques médico-socio-

démographiques des patients atteints de transposition des gros vaisseaux et de 

tétralogie de Fallot en DROM-COM de 2009 à 2018 dans la base PMSI-MCO. 
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Tableau 37. Comparaison des anomalies périnatales et chromosomiques des 

patients atteints de transposition des gros vaisseaux et de tétralogie de Fallot en 

France métropolitaine de 2009 à 2018 dans la base PMSI-MCO. 

 

 

Tableau 38. Comparaison des anomalies périnatales et chromosomiques des 

patients atteints de transposition des gros vaisseaux et de tétralogie de Fallot en 

DROM-COM de 2009 à 2018 dans la base PMSI-MCO. 
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VI. Épidémiologie des cardiopathies congénitales avec la classification 

anatomique 

 

Le tableau 39 montre la répartition des CC avec la classification anatomique telle que 

décrite en méthode. 

 Les CC septales représentaient 49,4 % des CC en France métropolitaine de 2009 à 

2018 soit 40 921 enfants (36,2 % en DROM-COM soit 1 599 enfants). 

 Les CC conotroncales représentaient 4,3 % des diagnostics en France 

métropolitaine soit 3 573 enfants (3,4 % en DROM-COM soit 151 enfants). 

 Les obstructions au flux ventriculaire gauche représentaient 4,1 % des CC en 

France métropolitaine soit 3 417 enfants (2,7 % en DROM-COM). 

 Les obstructions au flux ventriculaire droit représentaient 3,2 % des CC en France 

métropolitaine soit 2 677 enfants (2,6 % en DROM-COM). 

 

Tableau 39. Diagnostics de cardiopathie congénitale en France métropolitaine et 

DROM-COM de 2009 à 2018 avec la base PMSI-MCO, classés selon la classification 

anatomique adaptée aux codes CIM-10. 
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Discussion 

 

À notre connaissance notre étude est la première à calculer l’incidence des CC en France 

à partir de la base PMSI. Elle n’a pas pour objectif de remplacer les registres, mais 

d’étudier les diagnostics de CC en France à partir d’un autre référentiel. 

 

I. Hypothèses et interprétations des résultats 

 

1. Incidence 

 

Nous retrouvons beaucoup de diagnostics de « perméabilité du canal artériel » (Q25.0). 

Cette différence avec les chiffres publiés pourrait venir de l’intitulé du codage CIM-10 : le 

canal artériel est codé dès qu’il est présent, notamment chez le prématuré où il est très 

fréquent sans avoir toujours un retentissement sur l’enfant (9,48,49). 

 

2. Âge au diagnostic 

 

Il n’était pas possible de distinguer les diagnostics anténataux des diagnostics postnataux 

réalisés le premier mois de vie. 

Le diagnostic de TGV est essentiellement anténatal, expliquant la fréquence du diagnostic 

avant 1 mois de vie (4,30,41). Au contraire, le diagnostic de tétralogie de Fallot est moins 

fréquent en anténatal et durant les premières semaines de vie (31). 

Les CC d’anomalie du retour veineux pulmonaire et d’obstruction au flux ventriculaire droit 

sont plus difficiles à diagnostiquer en anténatal, et pour certaines de retentissement 

néonatal moins sévère, pouvant expliquer leur diagnostic plus tardif (41). 

Les CC simples sont moins sévères : leur diagnostic est donc moins fréquent chez le très 

jeune enfant avec des signes cliniques plus tardifs. 

 

3. Terme de naissance 

 

Il y a plus d’enfants nés avant 24 SA en cas de CC modérées et sévères. Cela peut 

s’expliquer par des malformations suffisamment sévères pour entraîner une mort fœtale 

spontanée ou des situations d’interruption de grossesse (CC isolée ou associée à d’autres 

malformations) (10,14,41). 
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Le nombre important de CC de gravité modérée nées entre 24 et 36 SA peut s’expliquer 

par un effet de bord (beaucoup d’enfants seraient nés proche du terme) et par le nombre 

de diagnostics de canal artériel présents dans cette catégorie (9,48,49). Il en est de même 

pour les CC de type shunt. 

Les formes sévères de tétralogie de Fallot peuvent avoir un retentissement anténatal 

contrairement à la majorité des TGV : cela peut expliquer le plus grand nombre d’enfants 

prématurés atteints de tétralogie de Fallot (11,30,31,38). 

  

4. Poids de naissance 

 

Les enfants prématurés ont un poids de naissance plus faible que les enfants à terme 

(sauf en cas de pathologie comme le diabète gestationnel ou en cas d’anasarque fœtal) 

expliquant la symétrie entre les 2 valeurs (50). 

 

5. Voie de naissance 

 

Plusieurs raisons pourraient expliquer que nous ayons plus de césariennes en cas de CC 

que dans la population de référence. 

Les fœtus atteints de CC supporteraient moins bien le travail précédant l’accouchement, 

particulièrement en cas de travail induit, nécessitant plus souvent une naissance en 

urgence par césarienne (51,52). Il n’y a pas de différence significative décrite par les 

auteurs entre les CC de diagnostic anténatal ou postnatal. 

La naissance est plus souvent programmée en cas de CC, par déclenchement du travail 

ou par césarienne (51). 

Les enfants atteints de CC sévère naissent plus souvent par voie basse non instrumentale 

que les autres enfants atteints de CC dans notre étude. Ce chiffre est potentiellement lié à 

un effet centre : le diagnostic anténatal de CC sévère requiert une naissance de l’enfant 

dans un centre de réanimation néonatale, lequel est associé à un service d’obstétrique 

référent (53). 

 

II. Comparaison avec la littérature 

 

Notre méthodologie à partir de la base PMSI semble correcte car nous retrouvons 

globalement les mêmes incidences que dans la littérature : 
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 Une incidence de 8,1 pour 1 000 naissances en Europe selon l’étude de Van der 

Linde et al. (4). 

 Une incidence de 7,9 pour 1 000 naissances en 2017 en Europe selon la base 

EUROCAT, dont 8,8 pour 1 000 naissances en France (5). 

 Une incidence de 9,0 pour 1 000 naissances en France dans le registre EPICARD 

(41). 

L’incidence dans notre étude est de 10,0 pour 1 000 naissances, et de 7,6 pour 

1 000 naissances si nous ne considérons pas le canal artériel. La question de cette 

incidence dépend si l’on désire ou non inclure les prématurés chez qui ce diagnostic n’est 

pas toujours significatif (9,48). À noter que ce retrait concerne tous les codages de canal 

artériel y compris chez l’enfant à terme, l’incidence en retirant uniquement les prématurés 

est donc comprise entre 7,6 et 10,0 pour 1 000 naissances. Mais nous ne disposons pas 

du terme pour tous les enfants, l’incidence calculée ne serait pas fiable. 

 

Nos incidences sont assez identiques par type de CC. Nous retrouvons les mêmes 

incidences que Van der Linde et al. et EUROCAT pour les TGV, la tétralogie de Fallot, la 

coarctation de l’aorte (4,5). 

Par exemple, les TGV ont une incidence de 0,31 pour 1 000 naissances pour Van der 

Linde et al. ; 0,37 pour 1 000 naissances en 2017 pour EUROCAT ; 0,37 pour 1 000 

naissances dans notre étude. 

Nos incidences pour les CIV et les CIA sont plus proches de celles de Van der Linde et al. 

que de celles d’EUROCAT. 

Nous observons beaucoup plus de perméabilité du canal artériel (incidence de 3,03 pour 

1 000 naissances) que dans ces études (respectivement 0,34 et 0,44 pour 1 000 

naissances). 

 

Nos critères secondaires sont en accord avec ce qui est décrit dans d’autres études : 

 Décès et soins palliatifs : les CC sont une cause majeure de décès chez l’enfant 

(1,6,54). Les décès surviennent principalement au début de la vie. Les soins 

palliatifs sont fréquents, principalement en cas de CC sévères, et fréquemment liés 

aux décès précoces dans ces contextes (54,55). 

 Genre : il n’y a pas d’influence du sexe sur le risque global de CC (5,20). Il y a plus 

de CC sévères chez les garçons, et plus CC septales chez les filles. 

 L’âge au diagnostic : 85 % des diagnostics sont posés avant 1 mois de vie, incluant 

les diagnostics anténataux (41). 



70 
 

 Terme et poids de naissance : les enfants atteints de CC sévères sont plus souvent 

prématurés et de petits poids de naissance (56). Il n’y a pas de différence selon le 

type de CC (5). 

 L’âge de la mère : il n’y a pas plus de CC en cas d’âge maternel supérieur à 30 ans 

(16,17). Cependant il y a plus de TGV dans ce contexte. 

 Voie de naissance : il y a plus de césariennes en cas de CC (51,57,58). Nous 

avons un pourcentage de césarienne en cas de CC (34,7 % en France 

métropolitaine, 39,7 % en DROM-COM) proche de celui décrit aux États-Unis 

d’Amérique (42 %) (57). Il n’y a pas de différence selon le type de CC quant au taux 

de césarienne ou d’extraction instrumentale dans ces études.  

 Parité : la multiparité est plus fréquente en cas de CC par rapport à la population 

générale (14,19). 

 

Nous ne retrouvons pas exactement ce qui est décrit pour les anomalies 

chromosomiques : elles sont plus nombreuses en cas de CC que dans la population 

générale (13,14). Mais nous avons 5 % d’anomalies chromosomiques chez les enfants 

atteints de CC, alors que les chiffres varient de 10 à 15 % selon les études (59). Cela 

pourrait s’expliquer par le choix du codage CIM-10 Q90 à Q99 qui n’inclut pas toutes les 

anomalies chromosomiques et a fortiori génétiques, mais qui était le plus simple à 

rechercher. Cet écart pourrait aussi être dû au manque de précision des codes CIM-10. 

Par contre, nous avons une prédominance des trisomies 21 parmi les causes 

chromosomiques de CC, comme décrit par d’autres auteurs (13,14). 

 

III. Forces et faiblesses de l’étude 

 

Notre étude permet une exhaustivité des diagnostics de CC en France car le codage des 

diagnostics de séjour hospitalier est obligatoire. Cela n’aurait pas été possible avec les 

registres (42). La population étudiée est grande, augmentant la pertinence de la 

comparaison entre la population atteinte de CC et la population non atteinte sur de 

nombreux critères existants dans la base PMSI. 

Une autre force de notre recueil est l’appel de données réalisé auprès de la base PMSI 

par des médecins du DIM, experts de la base. 

Nous avons inclus avant 2 ans révolus pour limiter l’effet de bord et les données 

incomplètes sur la période étudiée. Cela n’a pas dû diminuer notre exhaustivité car les CC 

sont de diagnostic précoce dans la vie de l’enfant, encore plus si elles sont sévères (4). 
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Nous avons choisi le lieu de résidence plutôt que le lieu de naissance ou de diagnostic de 

l’enfant pour le considérer comme appartenant à la population française. Ce choix nous 

semble être le moins à risque d’erreur. 

 

Contrairement aux registres, nous perdons en précision ce que nous gagnons en 

exhaustivité de diagnostics par la base PMSI. Les codages CIM-10 sont peu précis, non 

basés sur l’IPCCC. Il y a un risque de mauvais codage quand ils ne sont pas réalisés par 

des spécialistes : nous avons choisi des ordres de priorité pour certains diagnostics, mais 

cela ne permettait pas de corriger totalement ce défaut. Il reste de nombreux diagnostics 

non classés et non précis, notamment en Q24.8 (autres malformations cardiaques 

congénitales, précisées) et en Q24.9 (malformation cardiaque congénitale, sans 

précision). Cela explique aussi le nombre important de diagnostics multiples. 

 

Pour limiter les imprécisions, nous avons choisi d’utiliser des classifications reconnues de 

CC, triant et regroupant les diagnostics, et d’inclure un ordre de priorité de ces 

diagnostics. Elles ont l’avantage d’inclure les CC les plus fréquentes (sans précision sur 

leur forme) et de bien les différencier. Mais ces classifications n’incluent pas toutes les 

CC. De plus, la classification pronostique utilisée est à la base une classification établie 

chez l’adulte et non pas l’enfant. 

Les tris (par les classifications et en amont) permettent de rendre plus lisibles l’analyse 

des résultats et leur interprétation. Il est plus facile d’étudier globalement les types de CC, 

et de les comparer. Cela limite les analyses fines par CC, car certaines informations 

peuvent ne pas apparaitre. Pour 2 CC fréquentes (la TGV et la tétralogie de Fallot), nous 

avons décidé d’analyser tous les critères en dehors des classifications pour éviter ce 

problème. 

 

La qualité des codages est variable. Les codages CIM-10 sont obligatoires, mais certains 

n’influent pas sur la tarification du séjour hospitalier, principalement parmi les données 

associées collectées. Ces codages annexes ne sont parfois pas réalisés avec les autres 

codages de l’enfant, par manque de temps, oubli, ou méconnaissance. Les professionnels 

de santé en France sont généralement insuffisamment formés aux codages (44). 

Les données du lien mère-enfant dans le PMSI-MCO ont permis une meilleure fiabilité 

pour certains codages mieux valorisés chez la mère, mais celles-ci n’étaient disponibles 

que depuis 2012, donc sur une population plus faible (46). L’interprétation des résultats 

issus de ces données doit être plus prudente. 



72 
 

Il en est de même avec les données du PMSI-HAD qui sont plus fiables pour les codages 

de décès. Nous n’avons pas réalisé le chaînage pour le codage « soins palliatifs » car les 

critères ne sont pas identiques entre le PMSI-MCO et le PMSI-HAD. 

Le codage P96.4 « Interruption de grossesse » n’a pas été effectué car le chaînage mère-

enfant est difficile à réaliser dans ce contexte : le fœtus n’a pas toujours d’identité ou de 

séjour hospitalier. Son diagnostic de CC peut également ne pas être posé. 

 

Les DROM-COM sont analysés séparément car les populations sont différentes de la 

France métropolitaine. Les accès aux plateaux diagnostiques et de soins y sont parfois 

plus difficiles (60). Ce choix pose le problème d’une réduction de l’effectif : certaines CC 

sont peu nombreuses en DROM-COM, limitant l’interprétabilité de leur analyse. 

L’interprétation de plusieurs critères (décès, terme et poids de naissance, âge de la mère, 

PMA, parité, voie d’accouchement et mode d’extraction) est limitée car leurs effectifs ne 

représentent pas la totalité des enfants atteints de CC. 

Il peut y avoir un biais de confusion : les informations peuvent être mieux codées en cas 

de CC plus graves, selon l’unité d’hospitalisation (par exemple maternité ou réanimation 

néonatale), selon l’âge au diagnostic. 

Les liens HAD et mère-enfant permettent de diminuer le pourcentage de données 

manquantes mais insuffisamment, notamment car le lien mère-enfant n’existe que depuis 

2012 (46). 

 

La population de comparaison n’est pas atteinte de CC, cependant elle inclut des enfants 

atteints d’autres pathologies qui peuvent aussi influencer les critères secondaires étudiés. 

Il n’était pas réaliste d’exclure de cette population tous les enfants malades (de diverses 

pathologies) car cela aurait demandé d’exclure une très grande liste de codages de 

l’analyse. Ce choix modifie peu nos critères étudiés car ils sont surtout néonataux, donc 

influencés principalement par les malformations congénitales dont l’incidence est, comme 

dit en introduction, d’environ 25 pour 1 000 naissances dont 30 % de CC. 

La population de référence utilisée concerne les enfants de 2010 à 2018 non porteurs de 

CC, car il n’est possible d’accéder à la base PMSI que pour les 9 dernières années + 1 

année de flottement. Nous avons retravaillé la population de référence en 2020, ne 

permettant plus l’accès à 2009. Il y a cependant peu de risques que cette année 

manquante modifie la comparaison avec les enfants porteurs de CC, aucun évènement 

sanitaire de grande ampleur n’étant connu en France en 2009. 
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IV. Perspective : amélioration de la base PMSI et association aux registres 

 

La précision de la base PMSI pourrait être améliorée avec la CIM-11 qui code les CC en 

utilisant l’IPCCC (61). Mais une épidémiologie descriptive des cardiopathies congénitales 

peut être plus difficile à réaliser si les diagnostics sont trop précis : ceux-ci deviendraient 

trop nombreux à analyser et l’effectif par CC diminuerait. Il faudrait réaliser les analyses 

par groupe de CC ou s’intéresser séparément aux CC fréquentes pour faciliter la lecture et 

l’interprétation de telles données. 

 

Malgré leurs limites, les registres restent une solution valable et évitent la majeure partie 

des problèmes de précision et de recueil que nous discutons (42). La base de recueil et le 

classement des CC existent déjà dans la majorité des registres. 

Dans la réflexion sur les registres dirigée par Santé publique France, il est suggéré une 

meilleure collaboration entre les registres existants pour alimenter une base commune 

plutôt que l’établissement d’un registre unique (plus coûteux financièrement, 

humainement, et avec un manque de proximité). Le rattachement aux services publics 

pour améliorer les moyens financiers de tous ces registres est aussi souhaité. 

Les registres sont, sur le long terme, préférables à la base PMSI seule tant sur le plan de 

la précision que du suivi au long cours d’une population, mais nécessitent d’être renforcés. 

 

Il paraît intéressant d’utiliser des données issues du PMSI pour alimenter les registres, en 

plus des autres moyens à leur disposition pour suivre l’état de santé de leur population 

ciblée. 
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V. Conclusion 

 

L’incidence des cardiopathies congénitales en France métropolitaine de 2009 à 2018 est 

de 10,0 pour 1000 naissances, avec un total de 82 795 enfants selon la base PMSI. Cette 

incidence est proche de celles calculées par les registres. 

En excluant le diagnostic de canal artériel, fréquent dans la population prématurée, elle 

est de 7,6 pour 1 000 naissances. 

 

Les CC sont plus fréquentes en cas de multiparité, et plus sévères en cas de sexe 

masculin. Les décès sont 7 fois plus fréquents que pour des enfants non atteints de CC. 

 

La base PMSI est un bon complément des registres pour établir une épidémiologie la plus 

complète possible des CC en France et des facteurs de risque qui leur sont associés. 

L’intégration de la base PMSI aux registres, en améliorant sa précision par l’utilisation de 

la CIM-11, semble à terme une excellente solution pour une épidémiologie assez précise 

et exhaustive des CC en France. 

 

Nous avons prévu d’utiliser ces données issues du PMSI avec le lieu de résidence des 

enfants, et de les associer aux données démographiques et de pollution de l’Institut 

national de la statistique et des études économiques (INSEE) pour rechercher des 

facteurs de risques environnementaux de CC.  



75 
 

Références 

1. European Platform on Rare Disease Registration. (page consultée le 07/06/2020). EUROCAT network, 

[en ligne]. https://eu-rd-platform.jrc.ec.europa.eu/eurocat/eurocat-network/eurocat-network-

overview_en#inline-nav-2 

2. European Platform on Rare Disease Registration. (page consultée le 07/06/2020). Prevalence charts 

and tables, [en ligne]. https://eu-rd-platform.jrc.ec.europa.eu/eurocat/eurocat-data/prevalence_en 

3. Dolk H, Loane M, Garne E. The prevalence of congenital anomalies in Europe. Adv Exp Med Biol. 

2010;686:349-64.  

4. Van der Linde D, Konings EEM, Slager MA, Witsenburg M, Helbing WA, Takkenberg JJM, et al. Birth 

prevalence of congenital heart disease worldwide: a systematic review and meta-analysis. J Am Coll 

Cardiol. 2011 Nov 15;58(21):2241-7.  

5. Dolk H, Loane M, Garne E, European Surveillance of Congenital Anomalies (EUROCAT) Working 

Group. Congenital heart defects in Europe: prevalence and perinatal mortality, 2000 to 2005. Circulation. 

2011 Mar 1;123(8):841-9.  

6. Khairy P, Ionescu-Ittu R, Mackie AS, Abrahamowicz M, Pilote L, Marelli AJ. Changing mortality in 

congenital heart disease. J Am Coll Cardiol. 2010 Sept 28;56(14):1149-57.  

7. Somerville J. Grown-up congenital heart disease--medical demands look back, look forward 2000. 

Thorac Cardiovasc Surg. 2001 Feb;49(1):21-6.  

8. Gatzoulis MA, Hechter S, Siu SC, Webb GD. Outpatient clinics for adults with congenital heart disease: 

increasing workload and evolving patterns of referral. Heart. 1999 Jan;81(1):57-61.  

9. Hoffman JIE, Kaplan S. The incidence of congenital heart disease. J Am Coll Cardiol. 2002 Jun 

19;39(12):1890-900.  

10. Germanakis I, Sifakis S. The impact of fetal echocardiography on the prevalence of liveborn congenital 

heart disease. Pediatr Cardiol. 2006 Aug;27(4):465-72.  

11. Sekarski N, Vial Y, Di Bernardo S, Mivelaz Y, Hurni M, von Segesser L, et al. [Pediatrics. Advantages of 

prenatal diagnosis in congenital cardiopathies]. Rev Med Suisse. 2005 Jan 12;1(2):148-9, 151-2.  

12. Jacobs EG, Leung MP, Karlberg J. Distribution of symptomatic congenital heart disease in Hong Kong. 

Pediatr Cardiol. 2000 Apr;21(2):148-57.  

13. Pierpont ME, Basson CT, Benson DW, Gelb BD, Giglia TM, Goldmuntz E, et al. Genetic basis for 

congenital heart defects: current knowledge: a scientific statement from the American Heart Association 

Congenital Cardiac Defects Committee, Council on Cardiovascular Disease in the Young: endorsed by 

the American Academy of Pediatrics. Circulation. 2007 Jun 12;115(23):3015-38. 

14. Petracchi F, Sisterna S, Igarzabal L, Wilkins-Haug L. Fetal cardiac abnormalities: Genetic etiologies to 

be considered. Prenat Diagn. 2019;39(9):758-80.  

15. Baird PA, Sadovnick AD, Yee IM. Maternal age and birth defects: a population study. Lancet. 1991 Mar 

2;337(8740):527-30.  

16. Jenkins KJ, Correa A, Feinstein JA, Botto L, Britt AE, Daniels SR, et al. Noninherited risk factors and 

congenital cardiovascular defects: current knowledge: a scientific statement from the American Heart 

Association Council on Cardiovascular Disease in the Young: endorsed by the American Academy of 

Pediatrics. Circulation. 2007 Jun 12;115(23):2995-3014.  

17. Reefhuis J, Honein MA. Maternal age and non-chromosomal birth defects, Atlanta--1968-2000: teenager 

or thirty-something, who is at risk? Birth Defects Res Part A Clin Mol Teratol. 2004 Sept;70(9):572-9.  

18. Stothard KJ, Tennant PWG, Bell R, Rankin J. Maternal overweight and obesity and the risk of congenital 

anomalies: a systematic review and meta-analysis. JAMA. 2009 Feb 11;301(6):636-50.  



76 
 

19. Euro-Peristat.(page consultée le 07/062020). The European Perinatal Health Report 2010, [en ligne]. 

https://www.europeristat.com/reports/european-perinatal-health-report-2010.html 

20. Aubry P, Demian H. [Sex differences in congenital heart disease]. Ann Cardiol Angeiol (Paris). 2016 

Dec;65(6):440-5.  

21. Giorgione V, Parazzini F, Fesslova V, Cipriani S, Candiani M, Inversetti A, et al. Congenital heart defects 

in IVF/ICSI pregnancy: systematic review and meta-analysis. Ultrasound Obstet Gynecol. 2018;51(1):33-

42.  

22. Dadvand P, Rankin J, Rushton S, Pless-Mulloli T. Association Between Maternal Exposure to Ambient 

Air Pollution and Congenital Heart Disease: A Register-based Spatiotemporal Analysis. Am J Epidemiol. 

2011 Jan 15;173(2):171-82. 

23. Blaisdell J, Turyk ME, Almberg KS, Jones RM, Stayner LT. Prenatal exposure to nitrate in drinking water 

and the risk of congenital anomalies. Environ Res. 2019;176:108553.  

24. Tynan MJ, Becker AE, Macartney FJ, Jiménez MQ, Shinebourne EA, Anderson RH. Nomenclature and 

classification of congenital heart disease. Br Heart J. 1979 May;41(5):544-53.  

25. Van Praagh R. Diagnosis of complex congenital heart disease: morphologic-anatomic method and 

terminology. Cardiovasc Intervent Radiol. 1984;7(3-4):115-20.  

26. Botto LD, Lin AE, Riehle-Colarusso T, Malik S, Correa A, National Birth Defects Prevention Study. 

Seeking causes: Classifying and evaluating congenital heart defects in etiologic studies. Birth Defects 

Res Part A Clin Mol Teratol. 2007 Oct;79(10):714-27.  

27. Rosenblum R. A Classification of congenital heart disease: A physiologic approach. American Journal of 

Cardiology. 1963 Jul 1;12(1):126-8. 

28. Thiene G, Frescura C. Anatomical and pathophysiological classification of congenital heart disease. 

Cardiovasc Pathol. 2010 Oct;19(5):259-74.  

29. Centers for Disease Control and Prevention. (page consultée le 07/06/2020). Learn about Congenital 

Heart Defects, [en ligne]. https://www.cdc.gov/ncbddd/heartdefects/index.html 

30. Warnes CA. Transposition of the great arteries. Circulation. 2006 Dec 12;114(24):2699‑709.  

31. Apitz C, Webb GD, Redington AN. Tetralogy of Fallot. Lancet. 2009 Oct 24;374(9699):1462‑71.  

32. Webb GD, Co-Chair C, Williams RG, Co-Chair C. 32nd Bethesda Conference: “Care of the Adult With 

Congenital Heart Disease”. Journal of the American College of Cardiology. 2001;37(5):41.  

33.  International Society for Nomenclature of Paediatric and Congenital Heart Disease. (page consultée le 

07/06/2020). IPCCC/ICD-11 Download, [en ligne]. http://ipccc.net/ipccc-download-form/ 

34.  World Health Organization. (page consultée le 07/06/2020). WHO | International Classification of 

Diseases, 11th Revision (ICD-11), [en ligne]. http://www.who.int/classifications/icd/en/ 

35.  World Health Organization. (page consultée le 07/06/2020). WHO | List of Official ICD-10 Updates, [en 

ligne]. http://www.who.int/classifications/icd/icd10updates/en/ 

36.  Agence technique de l'information sur l'hospitalisation. (page consultée le 07/06/2020). Textes officiels 

du PMSI en MCO, [en ligne]. https://www.atih.sante.fr/textes-officiels-du-pmsi-en-mco 

37.  Ministère des solidarités et de la santé. (page consultée le 07/06/2020). Classification internationale des 

maladies et des problèmes de santé connexes CIM-10 FR à usage PMSI bulletin officiel n°2019/9 bis, 

[en ligne]. https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bos/2019/sts_20190009_0001_p000.pdf 

38.  Khoshnood B, De Vigan C, Vodovar V, Goujard J, Lhomme A, Bonnet D, et al. Trends in prenatal 

diagnosis, pregnancy termination, and perinatal mortality of newborns with congenital heart disease in 

France, 1983-2000: a population-based evaluation. Pediatrics. 2005 Jan;115(1):95-101.  

39.  Stoll C, Dott B, Alembik Y, Roth MP, Finck S. [Congenital malformations in a series of 131,760 

consecutive births during 10 years]. Arch Fr Pediatr. 1991 oct;48(8):549-54.  

http://ipccc.net/


77 
 

40.  Robert-Gnansia E, Francannet C, Bozio A, Bouvagnet P. Épidémiologie, étiologie et génétique des 

cardiopathies congénitales. EMC - Cardiologie-Angéiologie. 2004 May 1;1(2):140-60. 

41.  Khoshnood B, Lelong N, Houyel L, Thieulin A-C, Jouannic J-M, Magnier S, et al. Prevalence, timing of 

diagnosis and mortality of newborns with congenital heart defects: a population-based study. Heart. 

2012 Nov;98(22):1667-73.  

42.  Santé publique France. (page consultée le 07/06/2020). Anomalies congénitales liées aux expositions 

médicamenteuses et environnementales : Proposition de réponse à la demande ministérielle de création 

d'un dispositif national de veille et de surveillance, [en ligne]. 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-de-la-mere-et-de-l-

enfant/anomalies-et-malformations-congenitales/documents/rapport-synthese/anomalies-congenitales-

liees-aux-expositions-medicamenteuses-et-environnementales-proposition-de-reponse-a-la-demande-

ministerielle-de-creation-d 

43.  Bricout H, Gilleron V, Salamon R. Intérêt de l’utilisation des données médicales du PMSI dans le 

domaine de l’épidémiologie. Rev Epidemiol Sante Publique. 2008 Apr;56(S1):7. 

44. Agence technique de l'information sur l'hospitalisation. (page consultée le 07/06/2020). Présentation, [en 

ligne]. https://www.atih.sante.fr/mco/presentation#Dispositif 

45.  Agence technique de l'information sur l'hospitalisation. (page consultée le 07/06/2020). CIM-10 FR 2020 

à usage PMSI, [en ligne].  https://www.atih.sante.fr/cim-10-fr-2020-usage-pmsi 

46.  Agence technique de l'information sur l'hospitalisation. (page consultée le 07/06/2020). Aide à 

l’utilisation des informations de chaînage, [en ligne]. https://www.atih.sante.fr/aide-lutilisation-des-

informations-de-chainage 

47.  Commission nationale de l'informatique et des libertés. (page consultée le 07/06/2020). Études 

nécessitant l’accès aux données du PMSI et/ou des RPU par les établissements de santé et les 

fédérations hospitalières Méthodologie de référence MR-005, [en ligne]. 

https://www.cnil.fr/fr/declaration/mr-005-etudes-necessitant-lacces-aux-donnees-du-pmsi-etou-des-rpu-

par-les-etablissements 

48.  Anderson CE, Edmonds LD, Erickson JD. Patent ductus arteriosus and ventricular septal defect: trends 

in reported frequency. Am J Epidemiol. 1978 Apr;107(4):281‑9.  

49.  Vettukattil JJ. Pathophysiology of Patent Ductus Arteriosus in the Preterm Infant. Curr Pediatr Rev. 

2016;12(2):120‑2.  

50.  Valero De Bernabé J, Soriano T, Albaladejo R, Juarranz M, Calle ME, Martínez D, et al. Risk factors for 

low birth weight: a review. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2004 Sept 10;116(1):3‑15.  

51.  Landis BJ, Levey A, Levasseur SM, Glickstein JS, Kleinman CS, Simpson LL, et al. Prenatal diagnosis 

of congenital heart disease and birth outcomes. Pediatr Cardiol. 2013 Mar;34(3):597‑605.  

52.  Rossi RM, Divanovic A, DeFranco EA. Obstetric Outcomes Associated with Fetal Cyanotic Congenital 

Heart Disease. Am J Perinatol. 2019;36(7):701‑8.  

53.  Mellander M. Perinatal management, counselling and outcome of fetuses with congenital heart disease. 

Semin Fetal Neonatal Med. 2005 Dec;10(6):586‑93.  

54. Pérez-Lescure Picarzo J, Mosquera González M, Latasa Zamalloa P, Crespo Marcos D. [Congenital 

heart disease mortality in Spain during a 10 year period (2003-2012)]. An Pediatr (Barc). 2018 

May;88(5):273-9.  

55.  Mazille N, Litzler-Renault S, Weider I, Donato L, Astruc D, Kuhn P. [Palliative care for newborns: 

practices in a level-III unit during a 5-year period]. Arch Pediatr. 2014 Feb;21(2):177-83.  

56.  Zhao Q-M, Liu F, Wu L, Ma X-J, Niu C, Huang G-Y. Prevalence of Congenital Heart Disease at Live 

Birth in China. J Pediatr. 2019;204:53-8.  



78 
 

57.  Dadlez NM, Brubaker SG, Simpson LL, Yilmaz B, Williams IA. Impact of change in delivery practice on 

neonatal and maternal outcomes in cases of significant congenital heart disease. Congenit Heart Dis. 

2014 Oct;9(5):368-72.   

58.  Cedergren MI, Källén BAJ. Obstetric outcome of 6346 pregnancies with infants affected by congenital 

heart defects. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2006 Apr 1;125(2):211‑6.  

59. Gillette PC. Genetic and environmental risk factors of major cardiovascular malformations: The 

baltimore–washington infant study: 1981–1989 edited by Charlotte Ferencz, Adolfo Correa–Villasenor, 

Christopher A. Loffredo, P. David Wilson, Futura Publishing Company, Inc., Armonk, N.Y. (1998) 463 

pages, illustrated, $95.00 ISBN: 1044–4157. Clin Cardiol. 2009 Feb 9;21(11):867-8. 

60.  Davy C, Harfield S, McArthur A, Munn Z, Brown A. Access to primary health care services for 

Indigenous peoples: A framework synthesis. Int J Equity Health. 2016;15(1):163.  

61.  World Health Organization. (page consultée le 07/06/2020). ICD-11 - Mortality and Morbidity Statistics, 

[en ligne]. https://icd.who.int/browse11/l-m/en 

 

  



79 
 

Annexes 

 

Annexe 1. Diagnostics de cardiopathies congénitales, codes de la 10e classification 

internationale des maladies (CIM-10, version française) (45). 
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Annexe 2. Diagnostics des anomalies chromosomiques, codes de la 10e 

classification internationale des maladies (CIM-10, version française) (45). 
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Annexe 3. Distribution des diagnostics de cardiopathie congénitale de mai 2005 à 

avril 2008 dans le registre EPICARD (d’après Khoshnood et al., Heart 2012;98 (41)). 

 

 

 

Annexe 4. Mortalité selon le type de cardiopathie congénitale de mai 2005 à avril 

2008 dans le registre EPICARD (d’après Khoshnood et al., Heart 2012;98 (41)). 
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