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Au fil du  tem ps ,  les  m outons  s ont s oum is  à
des  in fes ta tions  rég u lières  de tous  ty pes  de
pa ra s ites  ( coccidies ,  ha em onchus ,  tænia s ,
douv e du  foie,  …) .  

Cycle de vie du parasite et de son
hôte infesté

L ors  de la  na is s a nce des  a g nea ux ,  ce  s ont
les  coccidies  qu i s ont le  p lus  à  cra indre.  C es
petits  protoz oa ires  ont une ca pa cité  de m ul-
tip lica tion  ex tra ordina ire  ( 1  coccidie  ing érée
peut produire jus qu’à  3 0  m illions  d’œufs
ém is  da ns  l’env ironnem ent)  et a ffectent tout
pa rticu lièrem ent les  jeunes  a n im a ux  ( qu i
n ’ont a u  dépa rt qua s i a ucune im m unité) ,
qu’ils  s oient é lev és  en  pâ ture ou  en  berg e-
rie .  Une fois  les  a g nea ux  s ev rés ,  le  ris que
d’infes ta tion  ou  de ré infes ta tion  pa r les  coc-
c id ies  en  berg erie  s era  fonction  de la  g es tion
de l’hy g iène du  m ilieu .  

Pour les  a g nea ux  é lev és  en  berg erie,  le  ris -
que lié  a ux  pa ra s ites  g a s tro- intes tina ux  es t
en  princ ipe nu l.  Pa r contre,  pour les  a g nea ux
élev és  ou  eng ra is s és  en  pra irie ,  le  ris que
d’infes ta tion  es t g a ra nti dès  la  prem ière in -
g es tion  d’herbe.  E n  effet,  ce  s ont les  trois iè-
m es  s ta des  la rv a ires  des  pa ra s ites  ( L 3 ) ,  pré-
s ents  da ns  les  5  prem iers  cm  d’herbe,  qu i
v ont in fes ter les  a n im a ux .  C es  L 3  prov ien-
nent des  œufs  ém is  da ns  l’env ironnem ent
pa r les  bous es  des  a n im a ux .  L e  tem ps  entre
l’ing es tion  des  la rv es  de pa ra s ites  in fes ta n-
tes  et l’ém is s ion  d’œufs  da ns  l’env ironne-

m ent pa r les  pa ra s ites  a dultes  à  l’intérieur
des  a n im a ux  es t de 3  à  4  s em a ines .  L a  m ul-
tip lica tion  pa ra s ita ire  ( ou  « recy cla g e »)  es t
a lors  in itiée,  une s eu le  la rv e de v ers  ing érée
pouv a nt pa rfois  ém ettre,  une fois  a dulte  et
a ccouplée,  p lus  de 1 0  0 0 0  œufs .  C ’es t ce
phénom ène de recy cla g e qu i es t res pons a ble
de l’in fes ta tion  des  pâ tures  et donc des  a n i-
m a ux .  C e phénom ène peut néa nm oins  être
a tténué pa r p lus ieurs  fa cteurs  te ls  que la
cha rg e à  l’ha ,  le  ty pe d’utilis a tion  de la  pra i-
rie  a v a nt la  s ortie  des  a g nea ux  ( fa uche,  pâ -
tura g e m ix te, …)  ou  encore les  conditions  c li-
m a tiques  ( g el,  hum idité,  tem péra ture) .  C es
fa cteurs  s eront déta illés  da ns  la  s u ite  de cet
a rtic le .

Une fois  les  a n im a ux  m is  en  conta ct a v ec les
pa ra s ites ,  ils  m ettent prog res s iv em ent leur
im m unité en  pla ce.  C ette im m unité s era  in -
du ite  et m a intenue g râ ce à  une ex pos ition
cons ta nte et lég ère a ux  pa ra s ites .  L’animal
souffrira de l’infestation parasitaire lorsque
l’équilibre entre la pression infectieuse et la ca-
pacité du système immunitaire de l’animal à se
défendre sera rompu.  Mêm e s i cet équilibre
es t fra g ile ,  il es t pos s ib le  de l’a tte indre d’une
m a nière na turelle ,  en  res pecta nt certa ines
pra tiques  que nous  déta illerons  pa r la  s u ite.
C ependa nt,  à  certa ines  périodes  de la  v ie  du
m outon,  cet équilibre es t rom pu,  de pa r des
cha ng em ents  phy s iolog iques  im porta nts .  

Pa r ex em ple,  les  brebis  en  fin  de g es ta tion
et en  début de la cta tion  s ont pa rticu lière-
m ent concernées  ca r e lles  s ubis s ent une
ba is s e de leur im m unité deux  s em a ines
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a v a nt la  m is e- ba s .  C e phénom ène entra ine
une a ug m enta tion  du  dév eloppem ent la r-
v a ire  et donc du  nom bre d’œufs  ém is  da ns
l’env ironnem ent.  D ’a utre pa rt,  les  la rv es  de
certa ins  pa ra s ites  pa s s ent da ns  la  g la nde
m a m m a ire,  in fes ta nt l’a g nea u lors  de la  té-
tée.

Des conséquences néfastes des anti-
parasitaires

Ma intena nt que nous  s a v ons  quels  ty pes  de
pa ra s ites  a ffectent les  m outons  et à  quels
s ta des  de leur v ie ,  nous  pouv ons  env is a g er
quelques  s olutions  pour a tte indre un  équili-
bre hôte- pa ra s ite  et év iter des  in fes ta tions
trop im porta ntes .  Ma is  d’a bord :  pourquoi
es t- ce im porta nt de ra is onner l’us a g e des
a ntipa ra s ita ires  ? 

Une atteinte aux insectes et à la biodiversi-

té

Prem ièrem ent,  pa rm i les  m olécu les  à  la rg e
s pectre utilis ées  pour tra iter nos  a n im a ux ,
certa ines  s ont ex crétées  v ia  les  m a tières  fé-

ca les , princ ipa lem ent s ous  form e incha ng ée,
tua nt non s eu lem ent les  pa ra s ites  indés ira -
bles  m a is  ég a lem ent bon nom bre d’ins ectes
copropha g es  ( princ ipa lem ent diptères  et co-

léoptères )  prés enta nt de nom breus es  ca ra c-
téris tiques  com m unes  a ux  pa ra s ites  c ib les .
C es  pra tiques  entra inent donc une contami-

nation générale des bouses émises.  
O r,  le  nom bre de m a tières  féca les  ém is es
pa r jour et pa r ov in  représ ente une pré-
c ieus e s ource a lim enta ire  et une g ra nde di-

v ers ité  d’ha bita ts  pour bon nom bre d’ins ec-
tes  coprophiles .  G râ ce a ux  a ctions  com m u-
nes  de la  fa une da ns  et a utour de la  m a tière
féca le  de m outon,  d’im porta nts  s erv ices  à
l’écos y s tèm e pra iria l s ont rendus  :  intég ra -
tion  de la  m a tière org a nique da ns  le  s ol,  dé-
com pos ition  des  fèces  et a ug m enta tion  de la
s urfa ce pâ tura ble,  d im inution  du  nom bre
d’ins ectes  nu is ib les  pour le  béta il, … D e plus ,
la  p lupa rt des  es pèces  prés entes  da ns  cet
interfa ce terre/m a tière féca le  représ entent
la  pa rt la  p lus  im porta nte de l’a lim enta tion
de certa ins  ins ectiv ores  lors  de périodes  cri-
tiques  de leur cy c le,  renda nt les  copropha -
g es  indis pens a bles  a u  bon dév eloppem ent

des  popula tions  de leurs  préda teurs .  
L e  ca s  de la  cha uv e s ouris  G ra nd rh inolophe
perm et d’illus trer cette problém a tique.  E n
effet,  l’étude du  rég im e a lim enta ire  et des
biotopes  de cha s s e du  g ra nd rh inolophe en
B elg ique indique une cons om m a tion  qua s i-
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Schéma 1 : Moments clés des infestations parasitaires tout au long de la vie du mouton
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ex clus iv e en  m ilieu  pra iria l,  entre le  m ois
d’a oût et le  m ois  de s eptem bre,  d’un  petit

coléoptère copropha g e ( Aph odiu s  ru fipe s ) 1.
C ette période corres pond à  un  m om ent où
cette es pèce cons titue des  rés erv es  de
g ra is s es  lu i perm etta nt de s urv iv re en  h iber-
na tion  dura nt les  s ix  m ois  s u iv a nts .  Une dis -
ponibilité  res treinte de cette proie  es t donc
cla irem ent s us ceptib le  d’a ffecter les  condi-
tions  phy s iolog iques  pré- h iberna toires  de
cette es pèce,  ce qu i peut induire  une m orta -
lité  a ccrue à  la  fin  de la  période d’h iberna -
tion  ou  un  ta ux  de na ta lité  res treint a u  cours

de l’été s u iv a nt.  
C ette dépenda nce es t d’a uta nt p lus  critique
pour les  es pèces  de préda teurs  a ux  ex ig en-
ces  écolog iques  com plex es  et déjà  m a lm e-
nées  pa r a illeurs  da ns  d’a utre pa rtie  de leur
n iche écolog ique com m e certa ines  es pèces
de cha uv e- s ouris .

1 Delahaye L. & Kervyn T. (2001) – Le grand rhinolophe : analyse du ré-
gime alimentaire et implications pour sa conservation en Région wal-
lonne. – Parcs & Réserves, 56(2) : 13-18.

Le développement de la résistance

Une a utre ra is on  es s entie lle  pour dim inuer le
nom bre de tra item ents  es t le  phénom ène
des  rés is ta nces ,  de plus  en  plus  fréquentes
da ns  les  é lev a g es  ov ins .  D a ns  toute l’E u-
rope,  le  problèm e de la  rés is ta nce a ux  a n-
thelm inth iques  es t très  répa ndu chez  les  pe-
tits  rum ina nts .  Pa rm i les  a ntipa ra s ita ires ,  on
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Schéma 2 : Influence de l’utilisation des antiparasitaires sur les insectes coprophages 
et effets sur leurs prédateurs
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dis ting ue en  B elg ique princ ipa lem ent trois

ty pes  de produits  :  

− les  endectocides,  des tinés  à  com ba ttre
a us s i b ien  les  pa ra s ites  internes
( v ers )  que les  pa ra s ites  ex ternes
( m ouches ,  g a les )  de ty pe a v erm ecti-
nes  ( iv om ec,  dectom a x , …)  ;

− les  vermifuges qui,  com m e leur nom
l’indique,  ne s oig nent que les  v ers
( pa ra s ites  internes ) ,  princ ipa lem ent
représ entés  pa r les  benz im ida z oles  et
le  lev a m is ole  ;

− les  ectocides,  lu tta nt princ ipa lem ent
contre les  pa ra s ites  ex ternes  ( ty pe
g a le,  m ouches ,  puces , …)  de ty pe a m i-
tra z  ( ta k tic)  ou  flum ethrine ( ba y ticol)

L es  princ ipa les  fa m illes  pha rm a ceutiques
concernées  pa r les  rés is ta nces  s ont les  ben-
z im ida z oles  et le  lev a m is ole.  C ependa nt,  a u
v u  de la  g ra nde difficu lté  d’év a luer la  rés is -
ta nce,  d’a utres  m olécu les  pourra ient ég a le-
m ent être concernées  ( a v erm ectines  pa r
ex em ple) .  

O n s a it a u jourd’hu i que l’induction  des  phé-
nom ènes  de rés is ta nce es t lié  à  la  fréquence
des  tra item ents  m a is  ég a lem ent a u  fa it de
tra iter s y s tém a tiquem ent tout le  troupea u,
ne la is s a nt dès  lors  pa s  d’animaux « refuges »,
c 'es t- à - dire  porteurs  de pa ra s ites  encore
s ens ibles  a ux  m olécu les  utilis ées .  I l es t donc
es s entie l de ne pa s  tra iter les  a n im a ux  qu i
n ’en  ont pa s  bes oin  a fin  qu’ils  ex crètent des

œufs  de v ers  s ens ibles  a ux  v erm ifug es .  E n
effet,  une pra irie  lég èrem ent conta m inée pa r
des  œufs  et des  la rv es  de pa ra s ites  s ens ibles
v a ut m ieux  qu’une pra irie  conta m inée pa r
des  la rv es  rés is ta ntes .  D ’a uta nt p lus  que la
conta m ina tion  pa r des  pa ra s ites  rés is ta nts
s e répa nd très  v ite  à  l’ens em ble du  trou-
pea u.  

I l fa ut a us s i s a v oir que la  d is tribution  de
s trong les  g a s tro- intes tina ux  a u  s ein  d’une
ra ce ou  d’une popula tion  de rum ina nts  n ’es t
pa s  hom og ène.  Un petit nom bre d’hôtes
concentre la  m a jeure pa rtie  des  pa ra s ites .
O n es tim e à  2 0  à  3 0  %  le  nom bre de rum i-
na nts  d’un  troupea u héberg ea nt 7 0  à  8 0  %
des  pa ra s ites .  C e s ont ces  a n im a ux  les  p lus
s ens ibles ,  ex créta nt de 7 0  à  8 0  %  des  œufs ,
qu i reconta m inent m a s s iv em ent les  pâ tu-

res 2. 

L‘utilisation raisonnée des antiparasi-
taires

L es  deux  ra is ons  c itées  précédem m ent nous
donnent donc m a tière à  réfléch ir s ur nos
pra tiques  et notre utilis a tion  d’a ntipa ra s ita i-
res .  Afin  de prés erv er la  b iodiv ers ité  de nos
pra iries  et de ne tra iter que lors que c ’es t né-
ces s a ire,  p lus ieurs  pra tiques  s ont pos s ibles .
E lles  s ont repris es  pa r ordre chronolog ique.  

1. A la sortie en prairie :  s ortir les

2 Gaba et al., 2005
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Source: CBIP-vet (2006) « Résistance aux anthelminthiques chez les ruminants et les chevaux »
Folia Veterinaria 2006 n° 3 

Tableau 1: Résistance des nématodes chez les animaux domestiques en Belgique

Nématode

H ae m on ch u s  contortu s
C oope ria cu rtice i
Trich os tron gy lu s  s pp .
Te ladors ag ia s pp.
C y ath os tom in ae
( petit s trong y loïdes )

Espèce animale Produit

Petits  rum ina nts
Petits  rum ina nts

( pro) benz im ida z oles
( pro) benz im ida z oles

Petits  rum ina nts
Petits  rum ina nts

( pro) benz im ida z oles
( pro) benz im ida z oles

C hev a ux ( pro) benz im ida z oles
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a g nea ux  s ur des  pra iries  fa uchées  ou
pâ turées  pa r des  a n im a ux  a dultes ,
s a ins  et im m unis és  ;  es s a y er de ré-
du ire  la  cha rg e à  l’hecta re a u  m in i-
m um .

2. A la mi-saison :  fa ire  des  prélèv em ents
de m a tière féca le  s ur une diz a ine de
m outons  a fin  de v érifier l’in fes ta tion
du troupea u.  D es  prélèv em ents  c ib lés
s ur des  a n im a ux  m oins  en  éta t peu-
v ent ég a lem ent être env is a g és  a fin  de
conna ître  leur in fes ta tion  indiv iduelle .
E n  ca s  d’in fes ta tion  m a s s iv e :  tra iter
a v ec une m olécu le  peu rém a nente

( v oir ta blea u  c i- des s ous )  et cha ng er
les  a n im a ux  de pâ ture da ns  les  2 4 h
( a fin  d’év iter qu’ils  s e  re- conta m inent
a v ec la  pâ ture in fes tée) .

3. 2 à 4 semaines avant la mise-bas :  tra i-
ter les  brebis  ( lors  de la  rentrée en
berg erie  pour les  a g nela g es  pa r
ex em ple) .  C ette pra tique perm et de
lim iter le  nom bre de la rv es  tra ns fé-
rées  v ia  le  colos trum  et le  la it ( lié  à  la

chute im m unita ire  qu i débute ±2  s e-
m a ines  a v a nt la  m is e- ba s )  et perm et
d’a m éliorer la  ca pa cité  de dig es tion/
d’a bs orption  de nutrim ents  chez  la

Tableau 2 : Médicaments vétérinaires disponibles en Belgique, classés en fonction de leur toxicité
pour les insectes coprophages

(rouge : les plus toxiques ; orange : toxique ; jaune : faiblement toxique ; vert : non toxique)

NOM COMMERCIAL

Ecomectin 10 mg/ml sol. inj.

Substance active Temps d'attente

ivermectine V: 42 j.
L: interdit

Prix par traitement Parasites ciblés

0,38 vers ronds

Rémanence

1 à 3 sem.

Flukiver combi

Ivomec 1 %

closantel
mebendazole

V: 65 j.
L: interdit

ivermectine V: 22 j.
L: interdit

0,691
vers ronds, vers plats
et douve (stades ma-
tures et immatures)

0,72 vers ronds

?

2 à 4 sem.

Virbamec 1 % sol. inj.

Closamectin sol. inj. OVINS

ivermectine V: 45 j.
L: interdit

ivermectine
closantel

V: 28 j.
L: interdit

Cydectin 0,1 %

Baycox sheep susp. po

moxidectine V: 14 j.
L: 5 j.

toltrazuril V: 42 j.
L: interdit

0,44 vers ronds

vers ronds, vers plats
et douve

1 à 2 sem.

?

0,634 vers ronds

0,688 coccidies

4 à 5 sem.

?

Dectomax sol. inj.

Vecoxan 2,5 mg/ml

doramectine V: 70 j.
L: interdit

diclazuril V: 0 j.
L: na

Dovenix

Rintal pellets 

nitroxinil V: 50 j.
L: interdit

febantel V: 14 j.
L: 7 j.

1,18 vers ronds

0,11 coccidies

2 à 5 sem.

?

0,27 douve (forme matu-
res et immatures)

0,31 (vers ronds) et vers
plats GI

?

aucune

Rintal granulés 10 %

Valbazen boli

febantel V: 14 j.
L: 4 j.

albendazole V: 14 j.
L: 4 j.

Valbazen susp. 1,9 %

Levamisole 7,5 %

albendazole V: 5 j.
L: 4 j.

levamisole V: 14 j.
L: interdit

0,21 (vers ronds) et vers
plats GI

0,87 (vers ronds) et vers
plats GI

aucune

aucune

0,73 (vers ronds) et vers
palts GI

0,2 (vers ronds) et vers
palts GI

aucune

aucune

Panacur boli 250

Panacur susp. 2,5 %

fenbendazole V: 14 j.
L: 4 j.

fenbendazole V: 14 j.
L: interdit

Zolvix 25 mg/ml monépantel V: 7 j.
L: interdit

1,02 (vers ronds) et vers
palts GI

0,57 (vers ronds) et vers
plats GI

aucune

aucune

0,92 vers ronds ?
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brebis .  C ela  a s s ure donc une m eilleure
crois s a nce fœta le  et production  la itière.

4. Pendant la saison de pâture :  s u iv re les
conditions  c lim a tiques  ( les  p ics  de pres -
s ion  pa ra s ita ire  s ’obs erv ent à  la  m i-
ju illet pa r tem ps  pluv ieux  a lors  qu’ils
s eront dépla cés  v ers  l’a utom ne en  ca s
de tem ps  s ec)  ;  es s a y er de g a rder une
cha rg e à  l’hecta re la  p lus  ba s s e pos s i-
b le  ;  pra tiquer la  rota tion  des  pâ tures  le
plus  s ouv ent pos s ib le  en  cha ng ea nt les
a n im a ux  de pa rcelle  lors que la  ha uteur
d’herbe des cend en- des s ous  de 5 cm  ;
pra tiquer le  pâ tura g e m ix te a v ec des
chev a ux  ou  des  bov ins  s i pos s ib le.

5. Pendant toute l’année :  perm ettre a ux
a nim a ux  de dév elopper une bonne im -
m unité g râ ce à  une a lim enta tion  a da p-
tée et a déqua te.

S i un  tra item ent s ’a v ère utile  s u ite  à  des  a na -
ly s es  de m a tières  féca les  qu i rév èlent une in -

fes ta tion  m a jeure des  a n im a ux ,  le  ta blea u  2
reprend les  d ifférents  m édica m ents  d is poni-
bles  en  B elg ique pour le  tra item ent des  ov ins .

C es  quelques  pra tiques  perm ettront a ux  a n i-
m a ux  d’éta blir un  équilibre entre la  prés ence
de pa ra s ites  et le  dév eloppem ent de leur im -

m unité.  

En conclusion...

En limitant le risque d’infestation parasitaire et
en se basant sur des analyses précises, les trai-
tements des animaux pourront être raisonnés
et réduits. Cela présente le double avantage de
non seulement limiter les frais liés aux médica-
ments mais également de préserver la biodiver-
sité de nos prairies, en rendant possible la sur-
vie d’insectes coprophages et donc de leurs pré-

dateurs.
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