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le  m outon ou  la  chèv re.  D e l’œuf sort une la rve

qui s e  développe en

une la rve in fectieuse

en une 1  à  2  s em a i-

nes  s elon  l’hum idité

et la  tem péra ture.

Après  ing es tion  pa r

un m outon ou  une

chèv re,  cette  la rve

infectieuse s e déve-

loppe en  16  à  21

jours  jusqu’au  s tade

de vers  adulte.  L es

vers  adultes  produi-

s ent des  œufs  durant

12  sem a ines  m ax i-

m um .

C haque ném atode a

une période priv ilé-

g iée d’ex pres s ion,  d ictée pa r les  conditions  de

tem péra ture et d’hum idité  ( tableau  2 ) .  L e  Nem a-

Les  ném atodes  g as tro- intes tinaux  peuvent être

cla s sés  en  trois

g roupes  s elon  leur lo-

ca lis a tion  dans  le

s y s tèm e dig es tif:  la

ca illette,  l’intes tin

g rêle  ou  le  g ros  intes -

tin  ( tableau  1 ) .  Hae-

m onchus  et Te lador-

sag ia ,  ném atodes  de

la  ca illette,  a ins i que

Nem atodirus  et

Try chos trongy lus ,  né-

m atodes  de l’intes tin

g rêle,  s ont les  verm i-

noses  les  p lus  fré-

quentes  du  s y s tèm e

g as tro- intes tina l.

C y c le  d e  r e p rod u c t io n ,  é p id ém io lo g ie
e t  d ia g n o s t ic

Le C Y C L E  G ÉN ÉR A L  de
reproduction  des  né-

m atodes  g as tro- in-

tes tinaux  es t le  su i-

vant.  L es  œufs  sont

répandus  sur la  pâ -

ture avec les  m atiè-

res  féca les  de l’hôte,

Les verminoses chez

les ovins - caprins 

et leurs traitements

  P h i l ip p e  Va n d ie s t  – F I C OW

• C a i l le tte
– H aem on c h u s  c o n to r tu s

– Te lad o r s ag ia  ( ou  O s te r tag ia )  c ir c um c in ta

– Te ladorsag ia trifu rcata

– Trichos trongy lus  ax e i

• I n te s t in  g rêle
– N em ato d ir u s  b a ttu s

– T r y c h o s tr o n g y lu s  c o lum b r ifo rm is

– C ooperia punctata

– Bunos tom um  trigonocephalum

– C apillaria long ipes

• G ro s  in te s t in
– Oesophagos tom um  v enu losum

– C habertia ov ina

– Trichuris  ov is

– S k ry ab inem a ov is

 Ta b .  1  – L OC A L I S AT I ON  D E S  N ÉMATOD E S  GA S T R O - I N T E S T I N AUX

P é r io d e  d ’in fe s ta t io n P a ra s ite C la s s e  d ’âg e

D ébu t  d ’a n n é e

E té

Nem atodirus

Haem onchus

 Ag neaux

 Ag neaux  ( brebis )

F in  d e  l ’é té  ( 1 )  /
a u tom n e  ( 2 )

A u tom e  /  h iv e r

P r in tem p s  -  h iv e r

Te ladosagia  ( 1 )  et Trichos trongy lus  ( 2 )

D ouve du  foie

 B rebis  +  ag neaux

 B rebis  +  ag neaux

Vers  p la ts  B rebis  +  ag neaux

 T a b .2  -  P ÉR I OD E  D ’E X P R E S S I ON  E T  C I B L E  D E S  N ÉMATOD E S  GA S T R O - I N T E S T I N AUX  

L e  4  j u in  d e rn ie r  s ’e s t  te n u e  à C in e y  u n e  c on fé re n c e  s u r  le s  v e rm in o s e s  c h e z  le s  o v in s  e t  le s
c a p r in s  o rg a n is é e  p a r  la  F I C OW  e t  la  s o c ié té  p h a rm a c e u t iq u e  I n te r v e t  S c h e r in g - P lo u g h .  L e  s u -
j e t  a  é té  p ré s e n té  p a r  le  D o c te u r  B a r t  S u s tro n g ,  D ir e c te u r  d u  S e r v ic e  te c h n iq u e  d e s  a n im a u x
d e  r e n te  c h e z  I n te r v e t  S c h e r in g - P lo u g h .  L e  D o c te u r  S u s tro n g  a  p a s s é  e n  r e v u e  le  c y c le  d e  r e -
p rod u c t io n ,  le s  m e s u re s  d e  lu tte  p ré v e n t iv e  e t  le s  p ro to c o le s  d e  lu tte  c u ra t iv e  r e la t i fs  a u x
p r in c ip a le s  v e rm in o s e s  r e n c on tré e s  d a n s  le s  é le v a g e s ,  à s a v o ir  le s  n ém a tod e s  g a s tro - in te s t i -
n a u x ,  la  fa s c io lo s e  ( d ou v e  d u  fo ie ) ,  le s  c e s tod e s  ( té n ia )  e t  le s  n ém a tod e s  r e s p ira to ir e s .

L e s  n ém a tod e s  g a s tro - in te s t in a u x
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tod irus  a  de surcroît une c ib le  un ique :  les

ag neaux .

N em ato d ir u s

Le développem ent la rva ire  s e  pas se dans  l’œuf.  L a

la rve qu itte  l’œuf s eu lem ent après  une période de

froid d’un  m in im um  de 8  s em a ines  su iv ie  d’une

haus se de la  tem péra ture.

L es  œufs  qu i a rriv ent sur la  pâ ture au  printem ps

et en  été s e développent m a is  les  la rves  res tent

donc dans  les  œufs .  L es  la rves  surv ivent à  l’h iver

dans  les  œufs  et ne s e libéreront qu’au  printem ps ,

après  la  période de froid requise,  lorsque la  tem -

péra ture a tteindra  10 °C .  E lles  ont a lors  une durée

de v ie  réduite  et doivent être ing érées  pa r le

m outon ou  la  chèv re pour poursu iv re leur évolu-

tion.  L es  Nem atodirus  eng endrent donc des  pro-

blèm es  ex clus ivem ent au  printem ps  et ex c lus ive-

m ent sur les  jeunes  an im aux  de m oins  de 4  m ois .

Au- delà  de cet âg e,  les  an im aux  acquièrent une

immunité.

L es  princ ipaux  s ym ptôm es  dus  à  une in fes ta tion  à

Nem atodirus  s ont de la  d ia rrhée ( souvent

aqueuse) ,  un  reta rd de crois s ance et l’ex pres s ion

d’une g rande soif ( abreuvem ent im portant) .

L es   m esures  préventives  de base cons is tent à

év iter le  pâ turag e de pa rcelles  in fes tées  en  début

d’année et à  tra iter les

ag neaux  vers  l’âg e de 6

sem a ines ,  après  une pé-

riode en  pra irie  d’un  m i-

n im um  de 2  s em a ines .

H aem on c h u s

B ien  qu’elles  s ’in fectent

en  broutant l’herbe,  la

plupart des  chèv res  et

des  brebis  développent

une immunité au  cours

de la  s a ison  de pâ turag e.

E lles  sont cependant por-

teuses  de la rves .  C es  la r-

ves  poursu ivent leur dé-

veloppem ent aux  a len-

tours  de la  m ise bas ,  ce

qui im plique un  pic  la r-

va ire  à  cette période.  A

ce m oment,  les  chèv res

et les  brebis  perdent de

leur immunité et peuvent

ex prim er des  s ym ptôm es

clin iques .  

Les  œufs  ex crétés

durant l’année sont

l’un ique source de

contam ination  des

pra iries ,  ca r l’h iver

as sa in it les  pra iries

des  la rves  de l’année

précédente.

L es  ag neaux  s ’in fec-

tent au  cours  de la

période de pâ turag e

et n ’acquièrent pas  d’immunité.  I ls  ex prim ent les

s ym ptôm es  de l’haemonchose princ ipa lem ent du-

rant l’été.  C es  s ym ptôm es  sont les  m êmes  que

ceux  ex prim és  pa r les  an im aux  adultes  :  aném ie

( perte de 0 ,05  m l de s ang  pa r ver adulte,  s oit 100

m l pa r jour avec une in fes ta tion  de 2000  vers ) ,

am a ig ris sem ent,  œdèm e sous  g los s ien  ( s ig ne de

la  bouteille)  et m orta lité.  L’haemonchose n ’eng en-

dre pas  de dia rrhée.

Te lad o s ag ia / tr ic h o s tr o n g y lu s

Les  la rves  surv ivent à  l’h iver sur les  pâ tures .  L e

n iveau d’in fes ta tion  des  pra iries  conna ît deux  pics

d’augm enta tion,  un  prem ier lorsque les  fem elles

sont en  fin  de g es ta tion  et ex crètent davantag e

d’œufs  du  fa it d ’une perte de leur immunité,  et un

deux ièm e en  été pa r

l’ex crétion  d’œufs  aus s i

b ien  pa r les  adultes  que

par les  jeunes .

L es  s ym ptôm es  dus  aux

infes ta tions  pa r Te lado-

sag ia se m anifes tent à

partir d ’août jusqu’à  oc-

tobre et ceux  dus  à  Tri-

chos trongy lus  princ ipa -

lem ent en  novembre.

C es  s ym ptôm es  sont

princ ipa lem ent une

morbidité  g énéra le,  un

reta rd de crois s ance ou

un am a ig ris sem ent,  une

sécheres se de la  toison,

une dia rrhée lég ère à

très  g rave ( dia rrhée

noire) ,  une dim inution

de la  quantité  et de la

qua lité  de la  la ine et

une chute de la  produc-

tion  de la it.

L 'a n ém ie  -  im p l iq u a n t  u n e
m u qu e u s e  o c u la ir e  b la n -
c h e  - ,  u n  s ig n e  c a ra c té r is -
t iq u e  d e  l 'h a em on c h o s e .

E VO L UT I ON  D E  L ' I N F E S TAT I ON  D E S  P R A I R I E S  PA R  H A E -

MON C H US  ( 1 )  E T  PA R  T E L AD O S AG I A  /  T R I C H O S T R ON GY -

L U S  ( 2 )  AU  C OUR S  D E  L 'ANN ÉE  

Dens ité  de la  popula tion  la rva ire  dans  la  pra irie

C oncentra tion  en  oeufs  dans  les  fèces  d 'ag neaux

C oncentra tion  en  oeufs  dans  les  fèces  de brebis
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T ra item en t  e t  c o n trôle  d e  l ’in fe s ta t io n

I l ex is te  plus ieurs  fam illes  de m atières  activ es

contre les  ném atodes  g as tro- intes tinaux  ( tableau

3 ) .  L orsqu’on  pa rle  d’accoutum ance des  pa ras ites

aux  verm ifug es ,  c ’es t v is - à - v is  d’une fam ille  et

non d’une m atière activ e.

Une nouvelle  fam ille  ( am ino- acétonitrile)  es t ap-

parue récemment avec comme m atière activ e le

Monepantel.  C e verm ifug e es t déjà  commercia lis é

en F rance sous  le  nom  de Z olv ix  m a is  ne l’es t pas

encore en  Belg ique.

L a  réus s ite  d’une verm ifug a tion  im plique le  res -

pect de la  dose à  adm in is trer.

C elle- c i dépend directem ent du

poids  des  an im aux ,  pa r ex em -

ple 1m l pa r 10  k g  de poids  v if.

L ors  d’une verm ifug a tion  d’un

g roupe d’an im aux  avec une

m ême dose pour tous  ( p is tolet

drog ueur) ,  il faut appliquer une

dose établie  sur base du  poids

des  an im aux  les  p lus  lourds .  S i

un  ex cès  de produit ne s ert à

rien ,  il ne nu it cependant pas ,

a lors  qu’une dose trop fa ib le  ne

perm et pas  d’a s sa in ir les  an i-

m aux  et peut donc tout autant

être a s s im ilée à  un  g aspillag e

qu’une dose trop im portante.

Pour le  T R A I T EME N T  D E S  C H ÈV R E S ,  il faut augm enter

de 1 ,5  à  2  fois  la  dose prévue pour les  m outons  et

veiller à  ne pas  dépas ser ce rapport s i on  utilis e

du L évam izole  sous  peine de tox ic ité.

L a  lutte  contre les  ném atodes  g as tro- intes tinaux

im plique le  respect de quelques  m esures  de base,

dont un  S C H ÉMA  D E  V E R MI F UGAT I ON .  C es  m esures

sont les  su ivantes  :

• Mettre les  an im aux  sur une pra irie  s a ine en

début d’année,  les  chang er de pa rcelle  toutes

les  trois  s em a ines  jusqu’au  1er ju illet et tou-

tes  les  deux  s em a ines  ensu ite  ;

• Fa ire  des  ana ly ses  coprolog iques  pour m ettre

en év idence les  espèces  de vers  présents  et

leurs  quantités  et pouvoir a ins i m ieux  c ib ler le

produit à  utilis er ;

• Verm ifug a tion  des  an im aux  ( s i pâ turag e)  :

o adultes  :  après  l’ag nelag e et avant la  lutte

o jeunes  :  entre l’âg e de 1  et 2  m ois  ;

• Vérifier l’efficac ité  du  verm ifug e utilis é  en

comparant les  résu lta ts  d’ana ly ses  coprolog i-

ques  fa ites  sur un  prélèvem ent féca l collecté

une sem a ine avant le  tra item ent et sur un  au-

tre  collecté 7  à  10  jours  après  le  tra item ent ;

• Placer les  an im aux  achetés  en  quaranta ine

pendant au  m oins  deux  s em a ines  et les  tra i-

ter deux  fois  avec des  produits  de g roupes

différents .

Attention,  après  avoir été verm ifug és ,  les  an i-

m aux  doivent res ter au  m oins  douze heures  en

berg erie  pour lim iter au  m ax im um  le  rejet d’œufs

sur la  pra irie .  A  m oins  qu’il ne soit com pos té,  le

fum ier s a li des  déjections  pos t verm ifug a tion  de-

v ra it être  éca rté de tout épandag e sur les  pra iries

et des tiné à  un  épandag e sur des  terres  de cu lture

ou sur des  pra iries  pâ turées  pa r d’autres  espèces

anim a les .

Pour favoris er la  non accoutum ance des  vers  aux

verm ifug es ,  il es t conseillé  de ne tra iter que de 95

à  98  %  des  adultes  et des  ag neaux .  L es  2  à  5  %

non tra ités  sont chois is  pa rm i les  p lus  cos taux  ( fe-

m elles  v ides  ou  n ’a lla itant qu’un  ag neau,  ag neaux

nés  s im ple et à  forte v ites se de crois s ance) ,  ce  qu i

perm et de croire  qu’ils  ex crètent peu d’œufs .

FAMI L LE Matière

active

Nom

commercia l

E fficac ité  sur

adultes

E fficac ité  sur

la rves  L 4

Benz im idazoles Albendazole

Fenbendazole

Va lb a z e n

P a n a c u r

+ + +

+ + +

+ +

+ +

I m idazoth ia zoles

Averm ectines /m il-

bem ycines

Ox fendazole

Mebendazole

S y n a n th ic

O v ite lm in

Levam isole

I verm ectine

d if fé re n ts

O ram e c

+ + +

+ + +

+ +

+

+ + +

+ + +

+

+ + +

S a licyan ilide

Guanidines

Doram ectine

Mox idectine

D e c tom a x

C y d e c t in

C losantel

Febentel

F lu k iv e r

R in ta l

Nitropheny lg uanidines Netobim in H a p a d ex

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +  
( s eu lem ent

Haem onchus )

+ + +

-

+ +

+ + + + +

 T a b .3  -  P R I N C I PAUX  V E R MI F UG E S  D I S P ON I B L E S  E N  B E L G I QUE  

Pour s e développer,  la  fa s c iolose néces s ite  la  présence d’un  hôte interm édia ire,  en  l’occurrence celle  d’un

es ca rg ot ( Lym nea truncatu la ou "petite  lim née")  v ivant en  zone hum ide ( eaux  rés iduelles ,  riv ières ,  m a-

res )  et préférentie llem ent lég èrem ent ac ide.  I l s e  reproduit m as s ivem ent lorsque la  tem péra ture s e s itue

entre 15  et 26  °C ,  c ’es t- à - dire  en  période es tiva le.

L a  fa s c io lo s e ,  o u  d ou v e  d u  fo ie
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Les  princ ipaux  s ym ptô-
m es  eng endrés  pa r la

douve sont:  aném ie,
œdème sous  g los -
s ien  ( s ig ne de la
bouteille) ,  jaun is se-
m ent des  m uqueu-
ses ,  toison  terne et
g ris â tre,  am a i-
g ris sem ent,  avor-

tem ent et m orta lité.
Outre pa r l’ex pres -

s ion  de ces  s ym ptô-
m es ,  la  douve peut fac ilem ent être diag nos ti-
quée pa r une ana ly se de m atières  féca les  ( à
fa ire  après  le  1er janv ier ca r souvent nég a tive
avant) ,  pa r une ana ly se s ang uine ( présence
d’anticorps )  ou  pa r une autops ie.

L e tra item ent des  an im aux  contre la  douve se
fa it à  des  périodes  c lés  fonctions  de la  s itua tion

de l’ex ploita tion,  en  janv ier,  en  m ars ,  et/ou  en  oc-
tobre,  et avec des  produits  et à  des  doses  spécifi-
ques .

E n  cas  de s itua tion  à  ris que,  il faut ex c lure du  pâ -
turag e les  pa rcelles  sus ceptibles  d’abriter une
forte popula tion  d’es ca rg ots ,  c ’es t- à - dire  les  pa r-
celles  trop hum ides  ou  envahies  pa r des  déborde-
m ents  d’eau.

L es  ces todes  sont des  vers  p la ts  qu i in fes tent un iquem ent les  jeunes  an im aux  au
pâturag e.  I ls  s ont fac ilem ent repérables  dans  les  m atières  féca les  dans  lesquelles
on en  retrouve des  s egm ents  is olés  ( 'g ra ins  de riz ')  ou  a s sociés  ( p lus ieurs  centi-
m ètres ,  voire  diz a ine de centim ètres ) .  Moniez ia ex pansa et beneden i en sont les
princ ipa les  espèces ,  m ieux  connues  sous  le  nom  de T ÉN I A .

L es  B enz im idazoles  à  double dose sont tout indiqués  pour leur lutte.

L e s  z o n e s  h u -
m id e s  a b r ite n t  le s  l im -
n é e s ,  h ôte  in te rm éd ia ir e
d e  la  d ou v e .

 C Y C L E  D E  R E P R OD UC T I ON  D E  L A  D OUV E  D U  F O I E

En fin  d’ex posé,  Mons ieur S us trong  a  posé l’ex erc ice su ivant :

"S oit une ex ploita tion  de 20  brebis ,  na is s ance des  ag neaux  en  fév rier,  s ev rag e des  ag neaux  en  ju illet
et m ise en  pâ ture de ces  ag neaux  sur une pa rcelle  fauchée en  ju in .  C inq jours  p lus  ta rd,  les  ag neaux
présentent de la  d ia rrhée.  Que fa ites - vous? …"

R ÉPONS E :  "L a  pra irie  fauchée ne peut qu’être très  peu in fectée,  e lle  n ’a  pas  ou  peu été pâ turée depuis  le
début de l’année.  C ’es t le  chang em ent d’a lim enta tion  qu i es t responsable des  dia rrhées ,  dans  ce  cas  la
jeune herbe riche en  protéines  et en  eau.  I l es t donc inutile  de verm ifug er les  ag neaux .  L a  couleur
verdâ tre de la  d ia rrhée es t un  s ig ne en  ce s ens ."

Toutes  les  verm inoses  ne provoquent pas  de la  d ia rrhée ( l’haemonchose pa r ex em ple)  et toutes  les  d ia r-
rhées  ne trouvent pas  leur orig ine dans  une verm inose ( dia rrhées  a lim enta ires ) .

L e s  c e s tod e s

C on c lu s io n s

C hez  les  ov ins  et caprins ,  les  ném atodes  respira toires  sont princ ipa lem ent des  Dy ctiocau lus  et des  Muelle -

riu s .  L e  m outon contam iné ne présente pas  de s ig nes  c lin iques  a lors  que la  chèv re es t pa rfois  su jette  à  de

la  toux  et à  des  difficu ltés  respira toires .  L es  tra item ents  des  an im aux  contam inés  sont souvent décevants .

L e s  n ém a tod e s  r e s p ira to ir e s


