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Résumé

Notre travail consiste à faire une contribution à l’étude de la reproduction d’une famille

autochone des poisson d’eau douce qui est très répandues en Algérie on a choisis la famille

des Cyprinidés et plus particulièrement l’espèce Barbeau (Barbus sp).

La période de la récolte des échantillons a était faite pendant 04 mois (Février, Mars, Mai et

Juillet) au niveau de la région de l'oued El Hammam (barrage de Bou-hanifia) située dans la

wilaya de Mascara et de la région de de l’oued El Hachem (Barrage de Boukerdane) de la

wilaya de Tipaza.

On a pu collecter des échantillons de 42 spécimens dont �4 individus de sexe mâles, 27

femelles et un cas de sexe indéterminé, dont le poids varie entre 34,�g et �048g et une

longueur qui s’étale entre �2.� cm et 38, 5 cm.

L’objectif principal de notre étude est de déterminer quelques paramètres de la reproduction à

savoir les rapports gonado-somatiques, le rapport hépato-somatique,le condition K, la

relation longueur-taille spécifique à l’espèce Barbeau.

Après un suivi mensuel le rapport gonade-somatique et l’examen macroscopique des gonades

ont montrés que la maturité sexuelle de Barbeau passe par 05 stades et que la sex-ratio

globale calculée est de �,9 , un résultat qui est en faveur des femelle.

A la fin de ce travail , on a sortis avec la conclusion que le Barbeau est un poisson saisonnier

car sa période de reproduction s’étale Mars à Juillet.

Mots clé : Poisson, Eau douce, Barbeau barbus, Reproduction, Barrage de Bou-hanifia,

Barrage de Boukerdane.

Objectifs de ce travail est :

 D’enrichi les connaissances sur la biologie de la reproduction du Barbeau.

 La conservation d’un maillon endémique Algérien par l’arrêt de pêche dans la période de

reproduction.

 Et afin de préserver et protéger cette espèce et connaître mieux les caractères

physiologique qui est un maillon très important dans nos richesses aquatiques on a mené

une contribution à l’étude des quelques paramètre biométriques et morphologiques de la

reproduction du Barbeau.



Abstract

Our work consists in making a contribution to the study of the reproduction of an

autochthonous family of freshwater fish which is very widespread in Algeria; we have chosen

the family of Cyprinidae and more particularly the species Barbeau (Barbus sp).

The period of the collection of samples was made for 04 months (February, March, May and

July) at the level of the region of the El Hammam wadi (Bou-hanifia dam) located in the

wilaya of Mascara and the region. from the El Hachem wadi (Boukerdane dam) from the

wilaya of Tipaza.

We were able to collect samples of 42 specimens including �4 individuals of male sex, 27

females and one case of undetermined sex, whose weight varies between 34.�g and �048g

and a length which ranges between �2.� cm and 38, 5 cm.

The main objective of our study is to determine some parameters of reproduction, namely the

gonado-somatic ratios, the hepato-somatic ratio, the K condition, the length-size

relationship specific to the Barbeau species.

After a monthly follow-up the gonad-somatic ratio and the macroscopic examination of the

gonads showed that the sexual maturity of Barbeau passes through 05 stages and that the

calculated global sex ratio is �.9, a result which is in favor of the females. .

At the end of this work, we came out with the conclusion that the Barbel is a seasonal fish

because its breeding season lastsMarch to July.

Keywords: Fish, freshwater, Barbel barbus, Reproduction, , Bou-hanifia dam, Boukerdane

dam.

Objectives of this work are:

 Enriched knowledge on the reproductive biology of the Barbeau.

 The conservation of an endemic Algerian link by stopping fishing during the breeding
season.

 And in order to preserve and protect this species and to better understand the

physiological characters which is a very important link in our aquatic resources, a

contribution has been made to the study of the few biometric and morphological

parameters of the reproduction of the Barbeau.
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Introduction

Grâce à la reproduction, les espèces animales et végétales se maintiennent sur notre planète, selon

l’union internationale pour la conservation de la nature (UI�N, 2006)

D’après Legendre et Billard (�ᙝ�0), le caractère saisonnier de la reproduction des poissons est parmi

les grandes particularités qui entravent l’approvisionnement du marché international, et la maîtrise de

la reproduction artificielle est devenue ainsi un passage obligatoire dans l’optimisation des productions

en aquaculture, c’est dans ce contexte d’optimisation que s’inscrivent les objectifs du présent travail

en ciblant la famille des Cyprinidés dont l’espèce Barbeau comme modèle d’étude.

Les poissons des eaux douces de l’Algérie sont caractérisés par la prédominance des

Cyprinidae et de Barbeau en particulier. Le genre Barbus, prédomine est représenté par dix-

sept espèces dont cinq très répandues en Algérie ; Barbus setivimensis (Valenciennes, ���2),

Barbus biscarensis (Boulanger, �ᙝ��).

La reproduction constitue chez le poisson l'étape par laquelle passent leur survie. Les cycles

de reproduction impliquent un ensemble de processus physiologiques et comportementaux en

rapport avec divers facteurs de l’environnement biotiques et abiotiques (Paugy et L’évêque,

�ᙝᙝᙝ). Ils sont synchronisés avec les variables environnementales par le biais d’événement

réguliers qui agissent comme des signaux déclenchant ou inhibant des stades spécifiques de la

gamétogénèse ou autres processus de reproduction (Paugy et L’évêque, �ᙝᙝᙝ). �hez certaines

espèces, ces signaux sont perceptibles et permettent de faire distinction entre le sexe (mâle et

femelle), la connaissance de ces paramètres de la reproduction des poissons ainsi que les

facteurs qui influencent, permettent de mieux protéger les nouvelles (alevin) recrues et aussi

de prédire les variabilités éventuelles dans le recrutement des populations .Afin d'évaluer et

identifier l'état de maturité sexuelle du Barbeau selon des échelles macroscopique, on a

entrepris une étude préliminaire sur la biologie de la reproduction du genre Barbeau.

Les travaux pratiques commencé du Février, Mars, Mai, Juillet 2020, dans le laboratoire de

projet de fin d’étude de l’université du Blida 0�, et l’étude histologique a été annulée par

conséquence de la pandémie COVID �9.

L’objectif de cette contribution d'étude est de déterminer quelques paramètres de la

reproduction à savoir les rapports gonado-somatiques, le rapport hépato-somatique,le

condition K, la relation longueur-taille spécifique à l’espèce Barbeau, et tout ça dont le

INTRODUCTION N
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but major est la préservation et la protection de cette espèce endémique Algérienne, Afin

d’approfondir nos connaissance sur la physiologie de la reproduction d’un élément de notre

patrimoine naturel.

La finalité de ce travail a donc un double axe d’intérêt : dans un premier temps, d’enrichir les

connaissances sur la biologie de la reproduction du Barbeau, dans un seconde temps la

conservation d’un maillon endémique Algérien.
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I. Généralités sur les Cyprinidés :

Le nom de famille Cyprinidae est dérivé du grec ancien (kyprinos) semble à Carpe.

Les Cyprinidés sont non seulement la plus grande famille de poissons d'eau douce, mais aussi

la deuxième famille de vertébrés (après les Gobiidés), avec 20�0 espèces réparties dans 2�0

genres, elle est caractérisée par un important polyphylétisme et par de larges différenciations

écologiques (Bruslé et Quignard, 200�).

L’estimation actuelle du nombre d’espèces sont varié 2000 à 2500, beaucoup d’espèces sont

importantes sur le plan économique particulièrement dans la pèche et l’aquaculture (Melanie

et al., 200�).

1. Classification
Règne Animalia

Embranchement �hordata

Sous-embranchement Vertebrata

Super-classe Osteichthyes

�lasse Actinopterygii

Sous-classe Neopterygii

Infra-classe Teleostei

Super-ordre Ostariophysi

Ordre �ypryniformes

Super-famille �yprinoidae

Famille �yprinidés

2. Description
Les Cyprinidés appartiennent au groupe des Ostariophysiens qui représentent l’originalité de

posséder un système reliant l’oreille à la vessie gazeuse : cet appareil nommé Weber est formé

de pièces osseuses dérivés des 04 - 05 premières vertèbres, est pour fonction de permettre la

transmission des vibrations reçues par la vessie gazeuse à l’oreille, améliorant ainsi les

capacités auditives de ces poissons (�hardon et Vandewalle, �ᙝᙝ�) (figure 0�).

Le bord de la mâchoire supérieure est formé seulement par les prémaxillaires. Les dents

pharyngiennes sont peu nombreuses et disposées sur une, deux ou trois rangés. Souvent une à

deux paires de barbillons insérés sur un prémaxillaire. La vessie gazeuse libre et divisée en

deux par un étranglement transversal (Daoud, �ᙝ��).

CHAPITRE I RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE E
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Figure 0� : Squelette des poissons (�laire �önig, 20��).

3. Répartition des Cyprinidés dans le monde

Les Cyprinidés constituent l’une des familles les plus importantes et les plus connues parmi

les Cyprinformes. L’origine et le centre de dispersion des Cyprinidés sont localisés en Asie

orientale et méridionale (Banarescu, �ᙝ�2 ; �ᙝ�3 in Bruslé et Quigard, 200� et �aron, 2003)

(Figure 2).

Leur répartition est vastes, ils sont largement représentés en Amérique du Nord, Eurasie et

Afrique mais sont naturellement absent en Amérique du Sud, de Madagascar et Australie où

toutefois l’homme a introduit quelques espèces (Billard, �ᙝᙝ�).

Les �yprinidés les plus anciens de l’Europe occidentale ont été trouvés dans l’Oligocène

moyen de la France et de l’Allemagne (�eith, �ᙝᙝ�), et dans des gisements de la fin de

l’Oligocène et du début du Miocène d’Allemagne, d’Espagne et de l’ancienne

Tchécoslovaquie.

�’est à la fin du Miocène que cette famille s’est diversifiée pour donner naissance aux genres

actuels, dont plusieurs sont paléarctiques, Aspius, Gobio, Leucisus, Tinca, Barbus, Alburnus,

�arassius, Rhodeus, �yprinus et Scardinius (Banarescu, �ᙝᙝ0).

Selon Darlington (�ᙝ��), la dispersion des �yprinidés a eu lieu durant le tertiaire, allant de

l’Asie tropicale vers l’Eurasie tempérée et enfin vers l’Amérique du Nord.
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Figure 02 : Distribution géographique des �yprinidés dans le monde (�aron, 2003).

4. Bio-écologie des Cyprinidés

La famille des �yprinidae est l’une des plus importantes familles de poissons d’eau douce.

Elle est caractérisée par un important polyphylétisme et par de larges différenciations

écologiques (Bruslé et Quignard, 200�).

en été dans les eaux stagnantes et liées à l'activité photosynthétique. (Billard, �ᙝᙝ�).

Elles peuvent survivre en condition de sursaturation ou en quasi-anoxie (< � mg d' 02 /l)

pendant quelques heures en été et pendant de plus longues périodes en hiver sous la glace. Il y

a alors développement d'un métabolisme anaérobie. (Billard, �ᙝᙝ�).

Leur reproduction est très dépendante des facteurs environnementaux, la maturation sexuelle

et la ponte réclamant des températures tièdes à chaudes, de façon à produire des larves et des

juvéniles de la fin du printemps et/ou début d’été (Billards et al, �ᙝ�� in Bruslé et Quignard,

200�).
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II. Présentation du Barbeau
La famille des �yprinidae constitue une partie majeure des ressources continentales des eaux

douces exploitées en Algérie. Les barbeaux qui font l’objet de notre étude appartiennent à

cette famille. La synonymie du barbeau de l’Algérie Luciobarbus callensis (Valenciennes,

���2) est Barbus callensis (Valenciennes, ���2). Selon �ottelat et Freyhof (200�), Gante

(20��) et Gante et al. (20��),

La position systématique du barbeau de l’Algérie est la suivante :

Règne : Animal

Super Phylum : �ordés

Phylum : Vertébrés

Sous Phylum : Gnathostomes

Super classe : Poissons

Classe : Ostéichtyens

Sous classe : Actinoptérygiens

Infra classe : Téléostéens

Super ordre : Ostariophysii

Ordre : �ypriniformes

Sous ordre : �yprinoidés

Super famille : �yprinoidea

Famille : �yprinidés

Genre : Luciobarbus

Espèce : L. callensis (Valenciennes, 1842)

Nom vernaculaire : Barbeau d’Algérie

�. Répartition des barbeaux dans le monde
Les �yprinidés, dont font partie les barbeaux, ont attiré l’attention des scientifiques grâce à

leur particularité, ceci par leur grande distribution dans le monde et leur mode de reproduction

en eaux douces (Rafael et Doadrio, �ᙝᙝ�). Les barbeaux sont représentés par plusieurs

espèces et seulement par un seul genre Barbus, ils sont parmi les genres les plus diversifiés

des cyprinidés avec �8 à 25 espèces européennes et 33 espèces africaines (Bruslé et Quignard,

200�).
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Le Barbeau Barbus barbus callensis (Valenciennes, ���2), est une espèce caractéristique de

l’Afrique du Nord, le mot callensis vient de la première description de cette espèce dans le lac

�alle situé en Algérie (Djemali, 200�).

D’après E� Gharbi et al., (�ᙝᙝ�), �4 espèces ont été identifiées au Maroc, �0 espèces

appartiennent au sous genre barbus et 04 espèces au sous genre labeobarbus. En Tunisie, le

genre Barbus est représenté par une seule espèce Barbus barbus callensis (M’hadhbi et

Boumaïza, 200�).

2. Description morpho-anatomique

Le genre Barbeau selon �uvier (����) comptabilise à lui seul environ 800 espèces, avec un

degré variable de différentiation génotypique et phénotypique.

Le Barbeau est caractérisé par un corps trapu (Figure03), épais, comprimé latéralement, la

ligne latérale est visible le long du milieu du corps et le long de la ligne médiane du

pédoncule caudal. La bouche ventrale est plutôt petite est arquée, protractile et munie de deux

lèvres charnues sans enveloppe écailleuse.

La nageoire dorsale est courte, son premier rayon est simple et dentelé et ne présente pas plus

de neuf rayons mous, le premier rayon est opposé à la base de la nageoire ventrale, la nageoire

anale est fourchue et courte (Berrebi, �ᙝ��) et le plus souvent haute (Daoud, �ᙝ��).

La ligne latérale est située le long du milieu du corps et le long de la ligne médiane du

pédoncule caudal. Le nombre des écailles de la ligne latérale varie de 40 à 47 (Almaça, �ᙝ�0).

Barbus callensis, est une espèce à quatre barbillons, de forme très effilées et un museau assez

allongé. Au-dessus du font, nous observons une dépression caractéristique (�raiem, �ᙝᙝ� in

Djemali, 200�).

Figure 03 : Morphologie externe du Barbeau (Photo originale).
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La vessie natatoire libre et divisée en deux par un étranglement transversal (Daoud, �ᙝ��),

elle est volumineuse et sert d’organe de flottaison. Le tube digestif est long, les gonades sont

disposées le long de l’axe squelettique, elles occupent ainsi tout l’abdomen quand le poisson

est mâture, foie volumineux, cœur bien visible. (Figure 04)

Figure 04 : Morphologie interne du Barbeau après dissection (L. callensis)

(� : Une paire de gonade femelle, 2 : Vessie natatoire, 3 : Foie, 4 : Déférentes partie de tube

digestif) (Morsi, 20�6).

3. Écologie et comportement

D’une façon générale plusieurs facteurs peuvent influer sur le choix de l’habitat, on peut citer

entre autres : le stade de développement, la saison, la nature des cours d’eau, la disponibilité

de la nourriture et enfin les relations de voisinage (Bouhadad, �ᙝᙝ�).

Le Barbeau d’Algérie est un poisson très ancien dans le réseau hydrographique qui existait il

y a �0 000 ans environs (Bruslé et Quignard, 200�). �ette espèce est donc relativement

adaptée au régime hydraulique de type méditerranéen, caractérisé par des périodes sèches très

marquées et des épisodes de très fortes précipitations.

Les Barbeaux, sont constitués de deux fractions : l’une sédentaire n’affectant pratiquement

pas de déplacement, l’autre errante qui se déplace sur de longues distances faisant preuve d’un

comportement migratoire.
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�e dernier est en rapport avec les conditions climatiques et hydrologiques, ainsi qu'avec la

reproduction (Hunt et Jones, �ᙝ�� ; Philippart, �ᙝ��).

Les espèces Barbeaux en Algérie sont des sédentaires, elles vivent en générale par bancs dans

les eaux relativement bien oxygénées, ont les trouvent abondant dans les cours d’eau moyen

des oueds ou les eaux sont rapide où le débit d’eau est relativement grand à laquelle ils

s’adaptent grâce à leur forte masse musculaire qui représente 40 à 60% du poids corporel

total. (Bouhadad, �ᙝᙝ3 et �ᙝᙝ�).

Elles fréquentent aussi les cours d’eau inferieur ou les eaux sont calmes et dormantes

(Bouhadad, �ᙝᙝ�), les lacs de barrages, les retenues collinaires ainsi que les points d’eau

isolés. Leurs grandes résistances aux conditions défavorables et à la pollution aquatique

expliquent leur large répartition dans divers biotopes pendant une longue période d’année.

En hiver la baisse de température et la diminution de l’abondance de la faune benthique

engendre chez ce poisson une sorte d’hibernation puisque les individus se rassemblent en

groupe deviennent moins actifs et passent à l’hiver au repos dans les secteurs profonds de la

rivière et dans les cavités des rivages ou sous les pierres et les fascines (�raiem et Pattee,

�ᙝ�0).

Le barbeau méridionale Barbus meridionalis est présent surtout dans les parties supérieures

des rivières, tandis que le barbeau fluviatile (Barbus barbus) est présent dans les parties

inférieures (Poncin et al.,�ᙝᙝ�). La zone de distribution du barbeau est caractérisée par des

rivières et fleuves aux eaux modérées avec une alternance de courants rapides et calmes (Huet,

�ᙝ��).

�’est une espèce caractérisée par un rythme biologique bimodal avec une grande activité à
l’aube et au crépuscule (Baras et �herry, �ᙝᙝ0). D’après Baras (�ᙝᙝ2), l’habitat du barbeau
fluviatile est caractérisé par :

 pH : �.�-�.0

 Oxygène dissous : ᙝ.3-�2.2 mg

 Ammoniaque : �mg N-NH�+ /l

 Phosphate : < 3�0 μg P-Po�/l

 Température : ��-22 °� en été, avec une température létale de 30-32 °�.
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4. Biologie
Le Barbeau se plaît dans les eaux pures et relativement vives mais pas trop froides ; c’est un

genre rhéophile. Les rivières coulant sur un fond de graviers parsemé de pierres, semblent lui

fournir les meilleures conditions d’existence (Morsi, 20�6).

�’est un poisson de fond, se nourrit principalement de proies animales qu’il découvre en

fouillant le substrat. Il cherche sa nourriture au crépuscule et pendant la nuit. Durant la

journée, il est surtout actif après un orage, lorsque les eaux tumultueuses apportent sur leurs

passages de petits organismes (Morsi, 20�6).

Il fraye du printemps jusqu’à l’été suivant les régions ; la ponte s’effectue en général sur un

fond de cailloux ou de graviers. �’est un genre lithophile. L’éclosion des œufs se produit

deux semaines après la fécondation (Poncin et al.,�ᙝ��).

Les Barbeaux, sont constitués de deux fractions : l’une sédentaire n’affectant pratiquement

pas de déplacement, l’autre errante qui se déplace sur de longues distances faisant preuve d’un

comportement migratoire. �e dernier est en rapport avec les conditions climatiques et

hydrologiques, ainsi qu'avec la reproduction (Hunt et Jones, �ᙝ�� ; Philippart, �ᙝ��).

Le Barbeau avec son corps fuselé, montre sa parfaite adaptation aux rivières animées d’un

courant plus ou moins rapide.

 Nom scientifique : Barbus sp.

 Poids maximum : ᙝ0kg

 La longueur maximale : ᙝ0cm

 La durée de vie : �� ans

 Période de frai : vraie de mai à juillet

 Ponte : 3000 à ᙝ000 œufs (Bruslé et Quinard, 200�).

5. Biogéographie

Le Barbeau possède une distribution géographique très étendue, d’après Pellegrin (�ᙝ3ᙝ), le

Barbeau est plus répondus en Algérie, et au Maroc plus qu’en Tunisie. En Algérie, les

différentes espèces du Barbeau semblent se répartir en deux groupes : le premier groupe

représenté par L. callensis, L. setivimansis qui se rencontrent dans les cours du Tell et des

hauts plateaux.

Le second groupe composé de L. antinorii, L. biscarensis, L. figuigensisse rencontrent dans

les habitats aquatiques sahariens (Bouhadad, �ᙝᙝ3).
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Sur le plan systématique et le statut spécifique des barbeaux en Algérie et en Afrique du

nord en général, il existe des divergences sur les notions d’espèce et de sous-espèce (Doadrio,

�ᙝᙝ�; Azeroual et al.,2000).

Bouhadad (�ᙝᙝ3) reconnaît cinq espèces de barbeaux qu’il repartit en deux groupes.

Le premier est formé par Barbus callensis (Pellegrin, �ᙝ2�) et B. setivimensis

(Pellegrin, �ᙝ2�), et fréquente la plupart des rivières du Tell et des hauts plateaux. Le second

est formé par Barbus antinorii, B. biscarensis (Boulenger, �ᙝ��) et B. figuigensis (Pellegrin,

�ᙝ3ᙝ) ; il caractérise les systèmes aquatiques sahariens (Brahmia, 20�6).

D’après Almaça (�ᙝ�0), distingue 05 sous-groupes :

 L. callensis aux environs de Biskra.

 L. setivemensis à Sétif et à Tafna.

 L. biscarensis au tassili, au Sahara et à Issakarassen (Hoggar).

 L. antinorii à Ourka (sud-ouest), à Timimoune, à Beni-Abbes, à Foggara à Moghrar

Tahtani (sud-ouest) (Ain-Sefra) à Béchar et à Oran.

 L. magniathantis au Hoggar.

Le nom L. callensis provient de l'origine du premier spécimen décrit, à savoir le lac Elkalla

(El-Taraf, l’est d’Algérie). �ette espèce colonise aussi bien les retenues de barrage que les

cours d'eaux (Djemali, 200�).

Dieuzeide (�ᙝ2�) a noté la présence de L. callensis dans l’Oued Réghaia, Selon Dieuzeide et

Roland (�ᙝ��) dans les cours inférieurs de l’Oued Sebaou et l’oued Mazafran.

Dumont (�ᙝ3�) distingue que : L. callensis, L. nauus et L. biscarensis dans les Oueds du

Nord de l’Algérie a Oued de Saoura, Oued d’Iharhir du Tassili et au Hoggar, L. macrops a

Oued Iharhir du Tassili.

6. Régime alimentaire

�’est un poisson de fond et se nourrit principalement de proies animales qu’il découvre en

fouillant le substrat. Il cherche sa nourriture au crépuscule et pendant la nuit.

Durant la journée, il est surtout actif après un orage, lorsque les eaux tumultueuses apportent

sur leurs passages de petits organismes (Morsi, 20�6).

La nourriture des poissons dépend dans une certaine mesure de leur mode de vie, le Barbeau

est un poisson benthique, (�raiem, �ᙝ�0 ; Benabid, �ᙝᙝ0).
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Le Barbeau présente un rythme saisonnier d'activité alimentaire. Ainsi, avec de faibles taux de

vacuité, l'été et le printemps sont les saisons de forte activité alimentaire, cette dernière

diminue durant l'automne et l'hiver.

L’activité alimentaire chez cette espèce est réduite pendant la période de reproduction, elle est

plus importante chez des jeunes que les adultes, le régime alimentaire est essentiellement basé

sur des larves de diptères, éphéméroptères, de gammaridés et sur la matière végétale

(�herghou et al.,2002).

Le caractère omnivore du Barbeau est vérifié ; son régime alimentaire se compose

essentiellement de larves d'insectes, mollusques, alvins de poissons et de débris de végétaux.

Les jeunes individus ont une tendance zoophage, dominée par les larves de Diptères et

d'Ephéméroptères. En revanche, les plus âgés présentent une tendance phytophage (�herghou,

2002), mais selon Muus (�ᙝᙝ�) les adultes mangent aussi des petits poissons.

Dans le tableau N°0� sont représentées les principales caractéristiques démographiques du

barbeau.

Tableau n° 0� : Paramètres démographiques du barbeau fluviatile (Barbus barbus L. ����).

Paramètres Résultat Références

La longueur 30-60 cm (Max : �m) Bruslé et Quignard, 200�)

Le poids �-� kg (Max : �3 kg) Bruslé et Quignard, 200�)

La longévité Jusqu’ à 2� ans Bruslé et Quignard, 200�)

La croissance Moyenne et indépendante du
sexe
pendant les trois premières
années
(�2-�3cm), dimorphisme
sexuel très
remarquable à partir de �-�
ans, les
femelles avec �0cm à l’âge
de �0
ans et 2�cm pour les mâles.

(Baras, �ᙝᙝ2)

La mortalité 3�% pour les femelles âgées
de 2 ans et plus et chez les
mâles
juvéniles de 2-� ans, �6%
chez les
mâles de �-�3 ans, �� % chez
les
mâles les plus âgés

(Baras, �ᙝᙝ2)

�2
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La sex-ratio 0.ᙝ6 chez les ≤ � ans ; �.�
chez les
6-�0 ans ; �2.3 pour les ≥

�0ans

(Baras, �ᙝᙝ2)

La maturité sexuelle �hez les mâles à une taille de
�0cm
(2 ans minimum) mais
souvent à
�2-�3cm (3 ans) et chez les
femelles à l’âge de � ans (3�

cm).

(Baras, �ᙝᙝ2)

La Fécondité Une moyenne de �2 �00
ovules par
�g de poisson avec �0 �00
ovules
pour une femelle de 3� cm.

(Baras, �ᙝᙝ2)

Indice Gonado-somatique �.� à ᙝ% chez les mâles et de
2 à
�3-�� % chez les femelles.

(Baras, �ᙝᙝ2)

La période de reproduction Mai-juin à début juillet (Bruslé et Quignard, 200�)

7. Nutrition

Les poissons constituent une source de protéines importante (actuellement avec 20% de

l’apport protéique), riche en oligo-éléments, vitamines et en acides gras longs polyinsaturés

(AGLPI) (�aushik, 200�). Sur les 30 dernières années, la consommation des protéines

animales d’origine aquatique a doublé dans les pays en développement, elle est passée de 6.3

à �3.8 kg par personne et par an (�hevassus et Lazard, 200ᙝ), et les poissons représentent une

source régulière pour plus de 200 millions de personnes (FAO, 2006).

Tous les poissons d'eau douce présentent quasiment les mêmes grands traits nutritionnels.

�omme tous les poissons de mer, ils sont riches en protéines de très bonnes qualités et en

Oméga 3, des acides gras polyinsaturés peu présents dans les autres aliments et qui jouent un

rôle actif dans la prévention et le traitement des maladies cardio-vasculaires (Brahimi, 20��).

Leur chair renferme aussi de nombreux minéraux tels que le phosphore, le magnésium, le zinc,

le cuivre, le sélénium, les vitamines du groupe B. Le poisson d’eau douce à un effet

conservateur sur le volume de substance grise, réduisant de ce fait le risque d’Alzheimer.

�3
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8. Reproduction et croissance

8.� Type de reproduction

Il est important de montrer que le dimorphisme sexuel n’existe pas chez les différentes

espèces du genre Luciobarbus ; donc, la dissection reste le moyen le plus sûre pour

déterminer le sexe de chaque individu. Généralement, le barbeau acquiert sa maturité à la

troisième année, cette maturité est précoce chez le mâle, de l’ordre de deux ans alors qu’elle

est beaucoup plus tardive chez la femelle (Philippart, �ᙝ��). Il semblerait que les tailles des

mâles au stade de première maturité sexuelle sont largement inférieures à celles des femelles

pour ce même stade (Tazerouti, �ᙝᙝ3).

Les Barbeaux frayent du printemps jusqu’à l’été suivant les régions entre mai-juin parfois

avril. La période nuptiale de ce poisson est assez agitée et assez complexe comportant une

phase préparatoire où mâles et femelles effectuent des nages par paires se livrent à des courses

sans fin, côte à côte ; puis par un accolement aux flancs des femelles lors de la libération des

ovules. Les Barbeaux peuvent se rendre à plusieurs kilomètres de leur endroit habituel pour

trouver les frayères. Les sites de reproduction sont essentiellement des plages de graviers peu

profondes de moins de 30 cm (�eckeis et al., �ᙝᙝ6).

Pour cela, la femelle creuse ensuite une cavité sous les graviers, se redresse et introduit sa

papille génitale pour enfouir entre 3000 à 9000 œufs par paquets. Les mâles émettent alors

leur laitance pour les féconder. La ponte est fractionnée en deux à trois événements de ponte

dont le premier débute lorsque la température atteint �3,5°C - �4°C (Philippart, �ᙝ�� ; Baras,

�ᙝᙝ2).

8.2 Les conditions de la reproduction chez le Barbeau
Dans les conditions naturelles, le Barbeau frayé une fois par an, la période de reproduction est

printanière (Lucena et al., �ᙝ�3) .

Il se reproduit quand la température atteint �4°C à �6°C ; La ponte s’effectue sur le fond du

biotope et les œufs pondus collent aux pierres. L’éclosion des œufs se produit deux semaines

après la fécondation (Benabid, �ᙝᙝ0).

Pendant la saison de fraie le dos et la tête des mâles se couvèrent de tubercules blanchâtres.

Des expériences ont montré que le Barbeau peut frayer plusieurs fois par an. �e phénomène

est le résultat de la réalisation de conditions optimales au niveau thermique (température de
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l’eau entre 20°C et 25°C), social (mâles et femelles groupés avec un sexe ratio de �/�) et

nutritionnel (nourriture abondante) (Benabid, �ᙝᙝ0).

8.3 Description macroscopique des gonades

D’après Bouhbouh (2002) l’aspect macroscopique des gonades, l’échelle de maturation a était

composée de 6 stades.

A. Stade I

A ce stade, les gonades des deux sexes se présentent sous forme de filaments fins,

transparents et disposés en forme de V dont la pointe se situe à l’extrémité postérieure de la

cavité génitale.

B. Stade II

Les gonades dans ce cas, sont transparentes, chacune est longée par un fin vaisseau sanguin

nettement visible, mais la distinction entre les deux sexes est toujours impossible.

C. Stade III

�’est à partir de ce stade, que peut aisément distingué à l’œil nu les gonades mâles et femelles.

Les ovaires ont une couleur rose claire portant parfois des taches jaunes et les testicules sont

blancs bien vascularisés.

D. Stade IV

�’est la puberté, les gonades sont bien développées, leur poids occupe 04% du poids total.

Les ovaires sont de couleur rose-orange et les testicules sont de couleur blanchâtre.

E. Stade V

�’est le stade de maturité sexuelle, ou les gonades atteignent un poids maximum de 07% à

�0% du poids total. La moindre pression sur l’abdomen fait couler la laitance chez le mâle et

les œufs chez les femelles.

F. Stade VI

Les gonades sont flasques, leur poids a nettement diminué. Il est de 04% à 06% et 03% du

poids total respectivement chez Barbus fritschi et Barbus callensis.

En conclusion les stades III et IV correspondent à la période de pré-ponte, le stade V à la

période de ponte, quant au stade VI c’est la période post-ponte. Les stades I et II sont dits

juvéniles.
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9. Statut juridique

Le Barbeau est très abondant dans les barrages et les cours d’eau algériennes, et constitue une

masse piscicole très importante. De ce fait, il favorise au citoyen de faire la pêche touristique

ou commerciale (Morsi, 20�6).

�ependant, le gouvernement algérien a créé un décret exécutif n°04-86 du 26 Moharrem

�425 correspondant au �8 mars 2004 fixant les tailles minimales marchandes des ressources

biologiques.

�es tailles minimales correspondent aux dimensions des poissons mesurés du bout du museau

à l'extrémité de la nageoire caudale de la partie dorsale. La taille minimale de pêche de

Barbus barbus est de 30 cm et celle de L. callensis est de �5 cm (Mimeche, 20��).

�6
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III. Zone d’étude

L'étude a été réalisée sur deux barrages reconnus en Algérie :

�. Le barrage de Bou-Hanifia

Est construit sur l'oued El Hammam qui prend sa source dans les montagnes de Daïa et se

termine dans les marais de la Macta. (Figure 05).

Le bassin versant du barrage à une superficie de 7.850 km2 et le début annuel moyen de

l'oued atteint ��0 millions de m3 (Bounaadja, 200ᙝ).

L'ouvrage d'une capacité de 73.�06 m3 est situé à 400 �m au nord-ouest d'Alger. Il est

construit en �ᙝ3� et mis en exploitation en �ᙝ�� et il est destiné à l'irrigation des terres

agricoles voisines ainsi qu'à alimenter la retenue du barrage de Fergoug par des lâchés

périodiques (Labiod et al., 200�).

Figure 05 : Localisation géographique du barrage de Bou-Hanifia (Google Earth, 2020).

2. Le barrage de Boukerdane
Est situé dans la partie Nord-ouest de la grande plaine de la Mitidja est localise environ �.3

�m du village de Sidi Amar (Wilaya de Tipaza) aux coordonnées géographique : 36°30 Nord

et 2°20 Est (Figure06).

�e plan d’eau est implanté dans une zone de collines s’étendant en direction Est-ouest. Au

Nord, il est distant de �� Km de la méditerranée et au Sud, il est délimite par la montagne de

Bou-Maad (S. T. E. P., 20��).
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Le barrage de Boukerdane est construit sur le lit de l’oued El Hachem (au confluent des deux

principaux oueds : Menaceur (Boukadir) et Fedjana qui donne naissance à l’oued El Hachem).

La mise en eau du barrage (début d’exploitation) s’est faite en �ᙝᙝ6 (S. T. E. P., 20��).

Figure 06 : Localisation géographique du barrage de Boukerdane (Google Earth, 20��).

IV. Matériel non biologique
Les instruments utilisés : voir Annexe I

V. Technique de pêche
Plusieurs effort de pêche à la ligne ont été réalisé in situ dans le barrage de Bou-Hanifia ,

commune de la wilaya de Mascara, située au sud-est de Mascara, la daïra de Bou Hanifia,

ainsi au barrage de Boukerdane (Sidi Amar) est une commune de la wilaya de Tipaza en

Algérie , daïra de Sidi Amar.

L’étude a porté sur 42 spécimens de Barbeau sp péchés au niveau de deux barrages

Bouhnifia (figure 07) et Boukerdane (Figure 08).

Les poissons ont été capturés mensuellement de mois de Février, Mars, Mai au juillet 2020.
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VI. Matériel biologique
L’étude a porté sur 42 spécimens de Barbeau péchés au niveau de deux barrages Bouhnifia et

Boukerdane.

Les poissons ont été capturés mensuellement de mois de février 2020 au mois juillet 2020.

Figure 07: Spécimens du barrage Bou-hanifia (Photo originale).

Figure 08 : Spécimens du barrage Boukerdane (Photo originale).
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VII. Méthodes

�. Échantillonnage et travail de laboratoire

 Traitement des échantillons

L’étude a été réalisée sur 42 spécimens dont tout le spécimen appartient du genre Barbeau sp,

�es échantillons prélevés pendant des périodes. Le suivi de l’étude a été réalisé à un rythme

mensuel durant les mois de février, Mars, Mai, juillet 2020 (Voir Tableau III).

Tableau n° 02: Présente des dates de prélèvement, le nombre et le sexe des échantillons.

Figure 09 : Spécimen de Barbeau (photo originale).

Dates de
prélèvement

Nombre des
échantillons

Site (lieu de
prélèvement

Février 2020 2 Bou-hanifia

Mars � Bou-hanifia

Mai 2020 6 Bou-hanifia

Juillet 2020 2� Boukerdane

Bou-hanifia
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2. Paramètres biométriques
Une fois au laboratoire, un ensemble de mensuration, liées au corps et aux yeux de chaque

individu ont été effectués, et cela à l'aide d'une règle graduée et d’un papier millimétré ainsi

d’un pied à coulisse.

Figure �0 : Mensurations effectuées sur les spécimens du Barbeau (Brahimi, 20��).

2.� Mensuration :
Un total de �0 caractères morpho-métrique ont été mesurées à l'aide d'un papier millimètre et

un ruban et règle. (Annexe).

 Mesure de la longueur
Le poisson à mesurer était posé sur un flanc, le museau contre la butée de l’ichtyo mètre

gradué au mm près. Pour chaque poisson nous avons mesuré les longueurs, les numéros

d’ordre sur la figure�0 représentent les caractères métriques (Brahimi., 20��) étudiés :

�. La longueur totale (LT). 2-La longueur standard (LS) : qui est la longueur du poisson du

bout du museau jusqu’au pli articulaire de la nageoire caudale.
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3- Diamètre de l’œil (DO). �- La longueur du museau (LM).

�- La longueur pré-dorsale(LPD). 6- La longueur pré-anale (LPA).

�- La longueur pré-pectorale (LPP). �- La longueur pré-ventrale (LPV).

ᙝ- La longueur de la nageoire pectorale (LP). �0- La longueur de la nageoire ventrale (LV).

A B

C D

Figure �� : Les différentes mesures de la longueur de poisson (A, B, �, D) (Photo originale).
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2.2 Pesé de poids
Les pesées ont été réalisées à l’aide d’une balance type ° S.B �200� ayant une précision de

0 ,�g et de portée max 5 kg. Nous avons pesé les poids suivants :

 Le poids total (Pt) : c’est le poids du poisson entier

 Le poids éviscéré (Pe) : c’est le poids du poisson vidé de son tube digestif, de son foie

et de ses gonades.

 Le poids du foie (Pf).

 Le poids des gonades (Pg).

Figure�2: Pesé de poids total d’un spécimen de Barbeau (photo originale).

Figure �3 : Pesé de poids éviscéré d’un spécimen (Photo originale).
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Figure�4 : Pesé du foie d’un spécimen (Photo originale).

Figure �5 : Pesé des gonades d’un spécimen femelle (Photo originale).

3. Étude de la reproduction

 Dissection du poisson
Une incision ventrale est réalisée pour chaque individu pour récupérer ses viscères selon la

technique de Marcano et al., (200�).

Les organes récupérés sont les gonades, le foie.
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3.� Détermination du sexe
La détermination du sexe se fait par observation directe des gonades après l’ouverture de la

cavité abdominale depuis l’orifice ano-urogenital, jusqu’à la ceinture scapulaire. Après avoir

soulevé la masse viscérale, les gonades apparaissent plaquées contre la partie dorsale de la

cavité abdominale, le long de la colonne vertébrale.

A B

C

Figure �6 : Photos représentent (A, B, C) des étapes d’une dissection d’un Barbeau

(Photo originale).
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La gonade du mâle est de couleur blanche claire (Figure �8) et la gonade de la femelle est de

couleur rosâtre (Figure �9).

Dans certains cas, il était difficile de déterminer le sexe de l’individu qui est alors classé

comme indéterminé (Figure 20).

Figure �7 :Gonade d’un mâle de Barbeau (Photo originale).

Figure �8 : Gonade d’une femelle de Barbeau (Photo originale).
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Figure �9 : Un cas de sexe indéterminé du Barbeau (Photo original).

3.2 Observation macroscopique des gonades
Selon le sexe les poissons ont été classés en trois lots, mâles, femelles, indéterminés. La

détermination du sexe se fait après l'ouverture de la cavité abdominale à partir de l'anus

jusqu'à l'opercule. Nous avons déterminé les stades de la maturité des gonades à l'œil nu

(échelle macroscopique) par le tableau d’échelle de maturité établie par la FAO (�ᙝ�3).

On fait l’examen à l’œil nu des aspects des gonades au cours du cycle sexuel.

Tableau n°03 : Échelle de maturité en cinq points (Description macroscopique) (FAO,
�ᙝ�3).
Stade Etat Description
I Immature Ovaires et testicules environ �/3 de la longueur de la cavité

abdominale. Ovaires rosâtres, translucides, testicules blanchâtres.
Œufs invisibles à l'œil nu.

II Vierge en
maturation et
récupération

Ovaires et testicules environ �/2 de la longueur de la cavité
abdominale. Ovaires rosâtres, translucides ; testicules blanchâtres,
plus ou moins symétriques. Œufs invisibles à l'œil nu.

III Mûrissant Ovaires et testicules environ 2/3 de la longueur de la cavité
abdominale. Ovaires de couleur jaune-rosâtre avec aspect
granuleux, testicules blanchâtres à crème. Pas d'œufs transparents
ou translucides visibles.

VI Mûr Ovaires et testicules de 2/3 à toute la longueur de la cavité
abdominale. Ovaires de couleur rose-orange avec des vaisseaux
sanguins superficiels visibles. Grands œufs mûrs, transparents.
Testicules blancs crémeux, mous.

V Après ponte Ovaires et testicules rétractés à environ �/2 de la longueur de la
cavité abdominale. Parois lâches. Les ovaires peuvent contenir des
restes d'œufs opaques et mûrs en désintégration, assombris ou
translucides. Testicules injectés de sang et flasques.
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3.3 Sex-ratio
La proportion numérique des sexes est exprimée par le rapport du nombre des femelles sur

celui des mâles (sexratio ; SR). �ette valeur est suivie par classe de taille. (Bouhali et al.,

20��). Il est définit comme étant la proportion des individus mâles ou femelles par rapport à

l’effectif total et donne une idée sur l’équilibre des sexes au sein de la population.Le sex ratio

traduit généralement le taux de féminité de la population (�artas et Quignard, �ᙝ��)

SR = F/M

Avec :

 F = nombre de femelles.

 M = nombre de mâles.

Le résultat est vérifié par un test statistique de conformité de type X² (Sokal et Rohlf, �ᙝ��).

3.4 Rapport gonado-somatique (RGS)
Le Rapport Gonado-Somatique (RGS) est le critère le plus utilisé dans les études qui

s’intéressent à la reproduction des poissons pour quantifier le degré de la maturité sexuelle

(Billard et al.,�ᙝ��).

La période de reproduction de poisson est déterminée par le suivi mensuel du rapport gonado-

somatique (RGS ; Bougis, �ᙝ�2). �e rapport est considéré comme un véritable coefficient de

maturité sexuelle (Lahaye, �ᙝ�0). Nous avons calculé le RGS selon la formule décrite RGS :

RGS = Pg / Pév × �00

Avec :

 Pg : poids des gonades.

 Pév: poids éviscéré du poisson.

3.5 Rapport hépato somatique (RHS)
L’évolution mensuelle du rapport hépato somatique (RH S ; Bougis, �ᙝ�2) est également

suivie pour évaluer les variations pondérales du foie au cours du cycle de reproduction,

indiquant ainsi son rôle dans le transfert des réserves lipidiques nécessaires au développement

des gonades, notamment lors de la vitellogenèse
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RHS = Pf / Pév × �00,

Avec :

 Pf : Poids du foie.

 Pév : Poids éviscéré du poisson.

3.6 Coefficient de condition K
Pour vérifier le rôle éventuel des réserves musculaire dans la gamétogenèse, le coefficient de

condition est calculé pour chaque individu (Fulton, �9��) :

K = (Pév / Lt³) × �00

Avec :

 Pév : Masse de l’individu éviscéré.

 Lt : Longueur totale de l’individu.

3. Analyse statistique
La Statistique envahit pratiquement tous les domaines d'application, aucun n'en est exclu ; elle

permet d'explorer et d'analyser des corpus de données de plus en plus volumineux. Dans ce

travail, toutes les analyses ont été effectuées par logiciel Excel, le Test �hi2 (sex-ratio), le test

d’allométrie (relation entre longueur-poids).

Le type d’allométrie est confirmé ou infirme par le test de t, base sur la comparaison entre une

pente calculée P0 et une pente théorique P, ce test a été établi selon l’équation suivante

(Schwartz, 2006): Test de Student :

▪ P0: Pente b obtenue par moindre carrée ;

▪ p: Pente théorique égale à 3 ;

▪ Sx: Ecart-type de LT = racine de la variance de (x= Ln LT) ;

▪ Sy : Ecart-type de WT = racine de la variance de (y= Ln WT) ;

▪ n-2: Degré de liberté ddl ;

▪ α = 5 % t = �.96 si n> 30 individus t cal < t Différence non significative donc isométrie

t cal ≥ t Différence significative donc allométrie majorante si b > 3 sinon allométrie

minorante si b < 3.
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IV. Résultats et Discussion

�. Résultats de pêche

Le Barbeau barbus (sp) a été capturé depuis les deux zones (Bou-hanifia et Boukerdane), dont

le résultat est de �9 spécimens de la première zone Bou-hanifia et 23 de la deuxième zone

Boukerdane sur un total de 42 spécimens.

2. Détermination du sexe

Sur un échantillon de 42 spécimens capturés, ont été identifiés, 27 femelles et �4 mâles (Voir

Tableau Annexe I).

Tableau n°04 : Représente le nombre des femelles et des mâles dans notre étude.

Sexe Mâle Femelle

Spécimen �� 2�

La détermination du sexe se fait par observation directe des gonades, chez les individus

matures, les gonades sont différenciables même à l’ œil nu, les mâles ont des gonades lisses et

blanchâtres (Figure 20), alors que les femelles ont des gonades granuleuses et une coloration

variant du jaune pâle à l’orange (Figure 2�).

Figure 20 : Gonade mâle du Barbeau (Photo originale).

CHAPITRE III RESULTATS ET DISSCUSSION E

30



Figure 2� : Gonade femelle du Barbeau stade IV (Photo originale).

3. Étude macroscopique des gonades

Pour avoir une idée sur l'état de maturité de notre poisson, nous avons effectué un examen

macroscopique complet des gonades : forme et volume des ovaires (Figure 23) et des

testicules (Figure 22) par rapport à la cavité viscérale et aspect de leur coloration et de leur

vascularisation (�artas et Quigrard, �ᙝ��), leur consistance, la transparence de la paroi

ovarienne et la visibilité des ovocytes et enfin le volume occupé par les gonades dans la cavité

abdominale. Les échelles de maturation adoptées par la FAO (�983) (Tableau 03).

Figure 22 : Gonade d’un mâle au stade IV (Photo originale).

3�
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Figure 23 : Gonade d’une femelle au stade IV (Photo originale).

Figure 24: Gonade d’une femelle au stade IV (Photo originale).
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Figure 25 : Gonade d’un mâle au stade IV (Photo originale).

 Variation des stades de maturation macroscopique

�hez les individus matures les gonades sont différenciables même a l’œil nu. Selon l’échelle

de maturité (FAO, �ᙝ�3) Ovaires et testicules de 2/3 à toute la longueur de la cavité

abdominale (Figure2�) (Figure22) sont des spécimens de stade mûr avec des gonades de

mâles lisse et blanchâtre Testicules blancs crémeux, mous (Figure 25) et les gonades

femelles ont des ovaires de couleur rose-orange avec des vaisseaux sanguins superficiels

visibles, grands œufs mûrs, transparents(Figure 24).

Dans notre étude les stades de maturation (stades V ; échantillon n 0�, figure) sont dominants

durant la période Février (échantillon 0� femelle), jusqu’au début de juillet au niveau de

barrage de Bou-hanifia). La variation mensuelle des stades de maturation fait observer les

plus fortes proportions de gonades mûres (stades IV et V) (Figure 24) entreMars et début

juillet. Aussi, est obtenue une autre proportion remarquable de ces stades mûrs, mais faible

que la précédente, au cours de la fin du mois de juillet les spécimens de poisson capturés

(Barrage Boukerdane) sont très petit, les proportions d’individus femelles au stade immature,

enregistrées à la fin de mois de juillet.
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4. Sex-ratio
La sex-ratio ou numérique des sexes, désigne la proportion des individus de chaque sexe

d’une population donnée (Lamrini, �ᙝ�3). Il est défini comme étant : le rapport du nombre

des mâles et celui des femelles.

- SR (sex-ratio) est exprimé par le rapport du nombre des femmes sur celui des mâles.

- SR=F/M

- F = nombre de femelles.

- M = nombre de mâles.

D’après les résultats obtenus dans le tableau IV, les femelles étaient généralement plus

abondantes que les mâles, tandis qu’une différence significative entre les mâles et les femelles

a été remarquée.

SR= 27/�4, SR= �.9257 (Résultat dans le Tableau XI) (Annexe).

La valeur de la sex-ratio de la population globale est en faveur des femelles. La sex-ratio

globale calculée est de �,9.

L’évolution mensuelle de la sex-ratio montre une dominance des femelles pendant la période

d’étude (Février, Mars, Mai, et Juillet) pendant lequel les mâles deviennent moins

nombreux (Tableau Annexe I). La valeur globale de la sex-ratio de l’ensemble d’échantillon

était en faveur des femelles. Le test X² a montré que cette différence est hautement

significative au seuil d’erreur 05% ( X² obs= �,0� » X²th =3,��).

La répartition des sexes en fonction de la longueur totale montre que les femelles dominent

pour les classes des tailles les plus représentées est particulièrement pour les tailles comprises

entre 32,2 et 38,5cm.

�e résultat est de même nature que celle obtenu par Mimeche, 200� qui explique par le fait

qu’un mâle peut féconder plusieurs femelles.

 Distribution des classes de taille
Les individus de la population de Barbeau sont regroupés en 06 classes de taille. Le tableau

montre les limites et les effectifs de chaque classe de taille.

L’histogramme de fréquence de la taille de la population Barbeau (Figure 26) montre une

variation de la longueur. La classe de taille [30-35[est bien représentée et constitue une

proportion importante dans les captures avec un nombre un nombre de �5 individus.

Pour les autres classes, nous remarquons une homogénéité dans la population. La longueur

maximale enregistrée est de 38,5cm et la minimale �2,�cm.

3�
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Tableau n°05: Les classes et les moyennes de taille dans les populations de Barbeau.

�lasse de taille Effectif des

femelles

Effectif des

mâles

Effectif total

[�0-��[ � 3 �

[��-20[ 3 0 3

[20-2�[ 0 2 2

[2�-30[ 3 � �

[30-3�[ �� � ��

[3�-�0[ � � 6

Figure 26 : Fréquence de taille de population de Barbeau dans la période d’étude(2020).

5. Le Rapport gonado-somatique (RGS)
La période de reproduction de poisson est déterminée par le suivi mensuel du rapport gonado-

somatique (RGS) (Bougis, �ᙝ�2).

�e rapport est considéré comme un véritable coefficient de maturité sexuelle (Lahaye, �ᙝ�0).

RGS = Pg / Pév ×�00

 Pg : Poids des gonades.

 Pév : Poids éviscéré du poisson.

3�
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Dans la période de notre étude les diagrammes mensuels de RGS moyen des femelles et des

mâles évoluent d’une manière presque similaire cependant, cet indice est plus élevé chez les

femelles (voir tableau) Annexe.

D’après la Figure 29, chez les femelles nous remarquons que le RGS moyen augmente

Progressivement en fonction de la taille pour atteindre un maximum de à la classe de taille

[35-40 [, et il diminue à la classe de taille [�0-�5 [et il diminue encore pour atteindre un

minimum à la classe [�5-20 [. Tandis que le male présente un pic à la classe de taille [35-40 [.

Figure 27 : Variation de la moyenne du rapport gonado somatique en fonction de la taille

rapports Barbeau sp au cours du période d’étude (2020).

Dans l’ensemble, les résultats obtenus, nous permettent de conclure que le rapport gonado-

somatique moyen augmente en fonction de la taille chez les femelles. Toutefois, nous

remarquons une certaine variabilité concernant le rapport gonado-somatique moyen des

grands individus.

Selon Abba et al., (20��), la comparaison des valeurs du rapport gonado-somatique entre les

deux sexes montre qu'elles sont plus importantes chez les femelles que chez les mâles, cette

différence est liée au poids important des ovaires par rapport aux testicules.
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D’après les résultats des rapports gonado-somatique moyen des comparés des mâles et des

femelles. Il semblerait que nos résultats avoisinent ceux publié par Morsi,20�6 qu’il constate

que par rapport au résultat de son travail

 ·La maturation des testicules est moins rapide que celle des ovaires

 La maturation sexuelle est précoce chez les femelles au cours du cycle de reproduction.

6. Le Rapport hépato-somatique (RHS)
On a obtenus les rapports hépato-somatiques de notre spécimens (voir tableau VII),

l’évolution mensuelle du rapport hépato somatique (RHS, Bougis, �ᙝ�2) est également suivie

pour évaluer les variations pondérales du foie au cours du cycle de reproduction.

- RHS = Pf / Pév × �00

- Pf : poids du foie.

- Pév : poids éviscéré du poisson.

Le RHS est le rapport hépato-somatique, où PF est le poids du foie et PE le poids du poisson

éviscéré. La variation de ce rapport pourrait être un bon indicateur de la mobilisation des

réserves hépatiques pour le processus de reproduction.

Figure 28 : Variation de la moyenne du rapport hépato-somatique en fonction de la taille

rapports Barbeau sp au cours du période d’étude (2020).
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D’après l’histogramme (figure 28) la moyen du rapport hépato somatique varie en diminution

de la classe [�0-20] pour les deux sexe et il augmente avec l’augmentation de la taille de reste

de classe.

Figure 29: Variation de la moyenne du rapport hépato-somatique en fonction de la saison.

Selon le tableau (voir annexe II) les rapports hépato somatiques de chaque individu.

Parallèlement au rapport gonado-somatique nous avons étudié le rapport hépato somatique,

puisque toute l’énergie nécessaire pour la maturité des gonades provient des réserves

lipidiques stockées au niveau du foie (Bouhbouh, 2002).

Le moyen du RHS augmente de toute la période de notre étude pour les deux sexes mais pour

les mâles il y a une forte augmentation par rapport aux femelles.

7. Coefficient de condition K
Le coefficient de condition est calculé pour chaque individu (Fulton, �ᙝ��) :

� = (Pév / Lt³) × �00

Avec : Pév : masse de l’individu éviscéré

Lt : Longueur totale de l’individu.

L’évolution mensuelle des valeurs moyennes de la condition K de poissons échantillonnés

montre des variations d’après nos résultats suivants, pour un échantillon de 42 spécimens, le

coefficient de condition k est dans l’intervalle de [0,4 -�,9].
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Les valeurs mensuelles du coefficient de condition sont calculées pour les deux sexes pour la

période Février, Mars, Mai, Juillet 2020.

L’évolution mensuelle du coefficient de condition moyen est représentée dans le tableau 22.

Tableau n°06 : Variations mensuelles du coefficient de condition par sexe.

Mois Février Mars Mai Juillet �oef total

�oef � femelle �.� �.� � �.2 �.2�

�oef � mâle 0 �.� 0.ᙝ �.2 0.ᙝ

Le facteur de condition globale (k) pour les deux sexes est égal à �,2. Dans l’ensemble le

facteur de condition moyen des femelles est supérieur à ceux des mâles.

�e facteur de condition reflète un gain de poids durant la période de notre étude.

�e graphe (Figure 30) montre bien une bonne condition des femelles durant la période

d’étude, sauf il y a une diminution durant Mars et Mai, liée à l’échantillon capturé qui semble

ne pas être représentatif de toute la population. En effet, la structure des échantillons capturés

est variable car les derniers échantillons capturés sont très petits de taille.

Figure 30 : Evolution mensuelle du coefficient de condition � en fonction de sexe.

8. La longueur totale-poids du barbeau
La relation entre la longueur totale des poissons et leur poids est en général de type tendance.

Elle est représentée par la relation (Le �ren ,�ᙝ��) : Pt = a Ltb

Pt = poids total du poisson en g ; Lt = longueur totale du poisson en cm, a et b sont des

facteurs caractéristiques du milieu et de l’espèce.

3ᙝ
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Lorsque le coefficient b (pente de la droite de régression) est égal à 03, la croissance est dite

isométrique. Lorsqu’il est différent de 03, la croissance est allo métrique. Un coefficient b

supérieur à 03 indique une meilleure croissance en poids qu’en longueur et inversement

(Micha, �ᙝ�3 ; Ricker, �ᙝ�0).

Les résultats de la relation Pt = a Ltb

Les résultats de la relation longueur totale-poids. Pour la population de Barbeau barbus

(Figure 32)

b =2.6�ᙝ

Figure 32: �ourbe de la relation Longueur - Poids des spécimens du Barbeau.

La relation longueur-poids des Barbeaux est allométrique. En effet l’exposant de la longueur

dans l’équation du poids en fonction de la longueur est inférieur de 03 (b=2,685)

La valeur du coefficient de détermination (R2) est proche de �, qui confirme une forte

corrélation entre les deux variables (longueur totale et poids).

Le test de Student a été établir pour apprécier statistiquement le type d’allométrie.les résultats

obtenus sont : α = 5 % t = �.96 si n> 30 individus tcal = 0,0��.

t cal < t Différence non significative et le b < 3 car b= 2,685 . la croissance chez le Barbeau

barbus dans notre étude est allométrique minorante.

Il indique une meilleure croissance en poids qu’en longueurs de notre spécimen Barbeau

barbus.
�0
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Conclusion

L’objectif de cette contribution d’étude est de déterminer quelques paramètres de la

reproduction de Barbeau barbus sp, pour cela on a récoltés des échantillons à partir des deux

barrages différents l’un situé au nord-ouest de l’Algérie (barrage de Bou-hanifia) dans la

wilaya de Mascara et l’autre situé au nord-centre (barrage de Boukerdane) dans la wilaya de

Tipaza.

Durant la période qui s’étale sur 04 mois (Février, Mars, Mai, Juillet 2020), nous avons

récoltés 42 spécimens, dont nous avons étudiés les paramètres de reproduction à savoir la sex-

ratio, le rapport gonado-somatique, le rapport hépato-somatique et le coefficient de condition

k.

La sex-ratio globale calculée pour notre échantillon est de �,9, le test X² a montré que cette

différence est hautement significative au seuil d’erreur 05% ( X² obs= 4,0� » X²th =3,84) car

la valeur globale de la sex-ratio de l’ensemble d’échantillon était en faveur des femelles.

Les résultats obtenus à partir de l’analyse des variation mensuelles des stades de la maturité

sexuelle par les observations macroscopique des ovaires, montre que la période de ponte chez

les femelles de Barbeau barbus se situe entre ces quatre mois d’échantillonnage marquant

plus le mois de Février, Mars, début juillet . Éventuellement, on peut remarquer que le

stade V correspondant au stade de ponte qui est représenté en masse par le moisMai.

La comparaison des valeurs du rapport gonado-somatique entre les deux sexes montre qu'elles

sont plus importantes chez les femelles que chez les mâles, cette différence est liée au poids

important des ovaires par rapport aux testicules. Le suivi mensuel du rapport gonado-

somatique sur les 04 mois d’échantillonnage a permis de constater que la période de

reproduction de Barbeau barbus est en période printemps-été.

Parallèlement au rapport gonado-somatique nous avons étudié le rapport hépato somatique,

puisque toute l’énergie nécessaire pour la maturité des gonades provient des réserves

lipidiques stockées au niveau du foie (Bouhbouh, 2002), La moyenne du RHS augmente de

toute la période de notre étude pour les deux sexes mais pour les mâles il y a une forte

augmentation par rapport aux femelles.

Le facteur de condition globale (k) pour les deux sexes est égal à �,2. Dans l’ensemble le

facteur de condition moyen des femelles est supérieur à ceux des mâles. �e facteur de

condition reflète un gain de poids durant la période de notre étude.

��
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La relation longueur-poids des Barbeaux est allométrique minorante. En effet l’exposant de

la longueur dans l’équation du poids en fonction de la longueur est inférieure à 03 (b=2,685)

avec un t cal inférieur de t qui signifié une différence non significative.

Il indique une meilleure croissance en poids qu’en longueurs de notre spécimen Barbeau

barbus.

Les travaux sur la reproduction indiquent que ce poisson se reproduit de manière saisonnier

dans la période printemps-été.

L’objectif de notre étude d’enrichir les connaissances sur la biologie de la reproduction du

Barbeau, dans un seconde temps la conservation d’un maillon endémique Algérien par l’arrêt

de pêche dans la période de reproduction.
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Annexe 0�

Le Matériel utilisé dans notre travail

Figure :Matériels utilisés pour la dissection.

Figure :Matériels utilisés pour la mensuration ( ruban, règle, papier millimétrique,pied à coulisse).



Figure : Pesé du foie d’un spécimen.

Figure : Pesé du poids total d’un spécimen.



Annexe 02
Le Rapport gonado-somatique (RGS)

 Tableau 0� : le rapport gonado-somatique de chaque spécimen.

Poisson RGS

� �,�33
2 �,�62
3 �,000
� 2�,ᙝ��
� �,��ᙝ
6 �,6ᙝ2
� ��,3�0
� 6,ᙝ6�
ᙝ �,ᙝ��
�0 �,6��
�� ��,�22
�2 26,���
�3 0,6��
�� �,���
�� ��,2�6
�6 6,ᙝ23
�� �,��0
�� 2�,��ᙝ
�ᙝ ��,ᙝ33
20 �,���
2� �,3�0
22 ᙝ,��2
23 ᙝ,ᙝ0�
2� �,�2�
2� ��,�3�
26 2,�6�
2� �3,2��
2� ᙝ,��6
2ᙝ 6,6��
30 �6,66�
3� �2,�2�
32 0,ᙝ2�
33 �,03�
3� �,�3�
3� 2,��3
36 �,ᙝ��
3� �,ᙝ��
3� 2,ᙝ03
3ᙝ 3,000
�0 3,�03
�� #VALEUR!
�2 3,000



Le Rapport hépato-somatique (RHS) :

 Tableau 0� : Le rapport hepato-smatique de chaque spècimen.

Poisson RHS

� 0,2�3
2 0,2�ᙝ
3 0,�2�
� 0,0�ᙝ
� 0,�ᙝ2
6 0,6��
� 0,�ᙝ�
� 0,���
ᙝ 0,�2�
�0 0,2��
�� 0,��ᙝ
�2 0,22ᙝ
�3 �,�60
�� 0,���
�� 0,�2ᙝ
�6 0,�62
�� 0,0��
�� 0,�2�
�ᙝ 0,2��
20 0,2��
2� 0,363
22 0,��3
23 0,2ᙝ�
2� 0,606
2� 0,�6ᙝ
26 0,���
2� 0,���
2� 0,���
2ᙝ 0,3ᙝᙝ
30 �,���
3� 0,ᙝ0ᙝ
32 0,30ᙝ
33 0,6ᙝ0
3� �,�2ᙝ
3� 0,���
36 0,��0
3� 0,6�2
3� 0,ᙝ6�
3ᙝ �,000
�0 �,03�
�� �,02�
�2 �,000



Coefficient de condition K :

 Tableau 0ᙝ : Le coefficient de condition � de chaque spécimen.

poisson Coef K

� �,233
2 �,02�
3 0,���
� �,3�6
� 0,�30
6 �,02�
� 0,�ᙝ�
� �,6�ᙝ
ᙝ 0,ᙝ36
�0 �,0�ᙝ
�� 0,�3�
�2 0,�ᙝ�
�3 0,��0
�� �,���
�� �,06�
�6 0,�ᙝ3
�� �,�63
�� �,32�
�ᙝ �,3ᙝ3
20 �,2ᙝ6
2� �,202
22 �,2ᙝ3
23 �,���
2� �,2��
2� �,063
26 �,�03
2� �,0��
2� �,�3ᙝ
2ᙝ �,ᙝ26
30 0,ᙝ�6
3� �,20�
32 �,60ᙝ
33 �,��3
3� �,3�6
3� �,2�0
36 �,�0ᙝ
3� �,��3
3� �,���
3ᙝ �,2��
�0 �,3��
�� �,�6ᙝ
�2 �,6ᙝ3



Tableau �0 : Représente tous le spécimen capturé (femelle, mâle).

Poisson Sexe Lt b c e f g i m o j s v
� F 3�.� 3�.� ��.� �.� �.6� 0.�� 6.� 2�.2 �.� 6.6 3.3� �.3
2 F 3�.� 3�.� �2.6 �.� 2.� �.6 � 23.2 3.� 6.� 3.�� �.�
3 F 3�.2 3� �6 �.� 2.2 �.2 �.� 23.� 3.� 6.� 3.2 �.�
� M 3� 33.ᙝ ��.6 �.� 2.ᙝ �.� 6.2 2�.� �.� �.� 3.� 6.�
� F 3�.3 30 ��.� �.33 2.3� 0.ᙝ �.22 23 3.6� �.3 2.6 �.3
6 F 3� 30.ᙝ ��.� �.3 2.3 0.ᙝ �.2 23.� 3.6 �.3 2.6 �.3
� F 3�.� 2�.� �2.� �.� �.�� �.2 �.� 20.ᙝ �.2 �.� 2.�� �.2
� F 3�.ᙝ 2�.� �2.� �.6� 2.� �.3 � 2�.2 �.� 6.2 3.2ᙝ �.2�
ᙝ F 3�.� 2� �2.� � �.� �.2 �.� 20.� �.� �.6 2.6� �.�
�0 F 3�.� 2�.ᙝ �6 � 2.� �.�2 �.6 20.� 3.ᙝ �.� 2.�� �.�
�� F 3� 2�.� �2.� �.� 2 �.3 � 2�.2 �.3 6.� 3.2� �.�
�2 F 32.� 26 ��.� �.� �.3 0.� 6.� �� 3.2 �.2 2.� �.�
�3 M 32.� 2�.� ��.� �.0ᙝ 2.2 �.� �.ᙝ ��.� 3.3 �.3 2.3 �
�� F 32.� 20.�3 ��.6 �.� �.�2 �.� �3.� �ᙝ.� 3.6 �.� 2.�2 �.2
�� M 32 2�.� ��.6 �.� �.ᙝ 0.� �.� 20.� 3.� �.� 2.2� 3.ᙝ
�6 F 32 26.� ��.� �.� �.� 0.� �.2 20.� 3.3 �.� 2.20 �.�
�� M 3�.6 2� ��.� �.ᙝ �.ᙝ 0.� �.� 20.� 3.� �.� 2.2� �
�� M 3�.� 26.2 ��.2 6.� �.� �.3 �.ᙝ �ᙝ.� 3.� 6.�� 2.3� �.ᙝ
�ᙝ F 3�.� 2�.ᙝ ��.2 6.2 �.6 �.2 �.ᙝ ��.� 3.6 3.6 2.6 �.�
20 F 3� 2�.ᙝ ��.� 6 �.22 0.� 6 ��.ᙝ 3.2ᙝ �.� 2.2ᙝ �.�
2� F 3� 2� �0.6 �.� �.� �.06 3.ᙝ ��.2 3.2 � 2.�3 �.2
22 F 30 2� �0.� 6 �.� �.3 �.� ��.3 3.� 6.� 2.�0 �.�
23 M 2ᙝ.� 2� ᙝ.ᙝ �.� �.� �.� 3.� ��.� 3.2 6 2.�0 �
2� F 2ᙝ.� 2�.ᙝ �0.� 6.� �.�� �.0ᙝ 3.6 20.� 3.� �.� 2.�� �.6
2� M 2�.� 2�.2 ��.2 6.6 �.� �.� 3.ᙝ ��.3 3.3 �.3 2.� �.�
26 M 2�.� 2�.� ��.2 6.6 �.� �.0� 3.3 ��.2� 3.� �.0� 2.3ᙝ �.3
2� F 2�.6 23.6 ��.� � �.6 0.� � ��.� 2.ᙝ �.0� �.� 3.�
2� F 26 22.� ᙝ.3 �.� �.2 0.6 3.6 �3.2 2 3.� �.3 2.�
2ᙝ M 2� 20.� �.� 2.� 0.ᙝ 2.3 � ᙝ.2 �.ᙝ 2 �.2 2.�
30 M 20.2 �6.ᙝ �.3 � �.3 0.� 2.ᙝ �2.6 2 3.2 �.26 2.6
3� M 20.2 ��.6 ᙝ.� �.2 �.2 0.6 3 �2.6 2.� 3.ᙝ �.3 2.�
32 F ��.2 ��.2 6.ᙝ �.2 � 0.� 3.� ��.� 2.ᙝ 3.6 �.3� 3.2
33 F ��.� ��.� 6.� 3.ᙝ � 0.� 3 �� 2.6 3 �.2 2.6
3� F ��.� �3.� 6.� 3.6 �.03 0.� 2.� ᙝ.� �.ᙝ 2.2 �.� 2.�
3� F ��.ᙝ ��.� �.2 3.� 0.ᙝ 0.�� 2.� ᙝ.� 2 2.� � 2.2�
36 M ��.� ��.3 �.� 3.0� 0.� 0.6 2.6� ᙝ �.ᙝ 2.� 0.ᙝᙝ 2.2�
3� M ��.3 ��.� �.� 3 0.� 0.66 2.6 ᙝ 2 2.3 0.ᙝ 2.2
3� F �3.ᙝ ��.� �.ᙝ 3 0.ᙝ 0.� 2.� ᙝ �.ᙝ 2.3 0.ᙝ 2.�
3ᙝ M �3.� �� �.2 3.� � 0.� 2.2 �.� �.ᙝ 2.2 0.6 �.�
�0 F �2.ᙝ ��.2 �.ᙝ 3 0.� 0.� 2.� �.3 �.ᙝ 2 0.� �.�
�� I �2.3 �� �.ᙝ 3 0.� 0.� 2.� �.ᙝ �.ᙝ 2 0.� �.6
�2 F �2.� ��.2 �.� 2.ᙝ 0.6 0.� 2.3 �.3 �.ᙝ 2 0.� �.6



Tableau�� : Les mesures des spécimens Barbeau (sp) capturé depuis la zone Boukerdane.
Espèce Lt b c e f g i m o p s v
� F 26 22.� ᙝ.3 �.� �.2 0.6 3.6 �3.2 2 3.� �.3 2.�
2 M 32 26.� ��.� �.� �.� 0.� �.2 20.� 3.3 �.� 2.20 �.�
3 F 2ᙝ.� 2� ᙝ.ᙝ �.� �.� �.� 3.� ��.� 3.2 6 2.�0 �
� M 2� 20.� �.� 2.� 0.ᙝ 2.3 � ᙝ.2 �.ᙝ 2 �.2 2.�
� F 3� 2�.ᙝ ��.� 6 �.22 0.� 6 ��.ᙝ 3.2ᙝ �.� 2.2ᙝ �.�
6 F 3�.� 2�.� �2.� �.� �.�� �.2 �.� 20.ᙝ �.2 �.� 2.�� �.2
� F 3�.3 30 ��.� �.33 2.3� 0.ᙝ �.22 23 3.6� �.3 2.6 �.3
� F 3�.2 3� �6 �.� 2.2 �.2 �.� 23.� 3.� 6.� 3.2 �.�
ᙝ M 2�.� 2�.2 ��.2 6.6 �.� �.� 3.ᙝ ��.3 3.3 �.3 2.� �.�
�0 F 3� 2�.� �2.� �.� 2 �.3 � 2�.2 �.3 6.� 3.2� �.�
�� F 32 2�.� ��.6 �.� �.ᙝ 0.� �.� 20.� 3.� �.� 2.2� 3.ᙝ
�2 M 32.� 26 ��.� �.� �.3 0.� 6.� �� 3.2 �.2 2.� �.�
�3 F ��.2 ��.2 6.ᙝ �.2 � 0.� 3.� ��.� 2.ᙝ 3.6 �.3� 3.2
�� F ��.� ��.� 6.� 3.ᙝ � 0.� 3 �� 2.6 3 �.2 2.6
�� F ��.� �3.� 6.� 3.6 �.03 0.� 2.� ᙝ.� �.ᙝ 2.2 �.� 2.�
�6M �3.� �� �.2 3.� � 0.� 2.2 �.� �.ᙝ 2.2 0.6 �.�
�� M ��.3 ��.� �.� 3 0.� 0.66 2.6 ᙝ 2 2.3 0.ᙝ 2.2
�� M ��.� ��.3 �.� 3.0� 0.� 0.6 2.6� ᙝ �.ᙝ 2.� 0.ᙝᙝ 2.2�
�ᙝ F ��.ᙝ ��.� �.2 3.� 0.ᙝ 0.�� 2.� ᙝ.� 2 2.� � 2.2�
20 F �3.ᙝ ��.� �.ᙝ 3 0.ᙝ 0.� 2.� ᙝ �.ᙝ 2.3 0.ᙝ 2.�
2� F �2.� ��.2 �.� 2.ᙝ 0.6 0.� 2.3 �.3 �.ᙝ 2 0.� �.6
22 F �2.ᙝ ��.2 �.ᙝ 3 0.� 0.� 2.� �.3 �.ᙝ 2 0.� �.�
23 I �2.3 �� �.ᙝ 3 0.� 0.� 2.� �.ᙝ �.ᙝ 2 0.� �.6

Tableau �2 :Les mesures (cm) des spécimens barbeau (sp) capturé depuis la zone Bou-hanifia.
Espèce A b c e f g i m o p s v
� F 3�.� 3�.� ��.� �.� �.6� 0.�� 6.� 2�.2 �.� 6.6 3.3� �.3
2 F 32.� 20.�3 ��.6 �.� �.�2 �.� �3.� �ᙝ.� 3.6 �.� 2.�2 �.2
3 M 2ᙝ.� 2�.ᙝ �0.� 6.� �.�� �.0ᙝ 3.6 20.� 3.� �.� 2.�� �.6
� F 3�.ᙝ 2�.� �2.� �.6� 2.� �.3 � 2�.2 �.� 6.2 3.2ᙝ �.2�
� F 3�.� 2� �0.6 �.� �.� �.06 3.ᙝ ��.2 3.2 � 2.�3 �.2
6 M 2�.� 2�.� ��.2 6.6 �.� �.0� 3.3 ��.2� 3.� �.0� 2.3ᙝ �.3
� F 30 2� �0.� 6 �.� �.3 �.� ��.3 3.� 6.� 2.�0 �.�
� M 3�.� 26.2 ��.2 6.� �.� �.3 �.ᙝ �ᙝ.� 3.� 6.�� 2.3� �.ᙝ
ᙝ F 3�.� 2�.ᙝ ��.2 6.2 �.6 �.2 �.ᙝ ��.� 3.6 3.6 2.6 �.�
�0 M 3� 33.ᙝ ��.6 �.� 2.ᙝ �.� 6.2 2�.� �.� �.� 3.� 6.�
�� F 3�.� 3�.� �2.6 �.� 2.� �.6 � 23.2 3.� 6.� 3.�� �.�
�2 F 3� 30.ᙝ ��.� �.3 2.3 0.ᙝ �.2 23.� 3.6 �.3 2.6 �.3
�3 F 3�.� 2� �2.� � �.� �.2 �.� 20.� �.� �.6 2.6� �.�
�� F 3�.� 2�.ᙝ �6 � 2.� �.�2 �.6 20.� 3.ᙝ �.� 2.�� �.�
�� F 32.� 2�.� ��.� �.0ᙝ 2.2 �.� �.ᙝ ��.� 3.3 �.3 2.3 �
�6 M 20.2 �6.ᙝ �.3 � �.3 0.� 2.ᙝ �2.6 2 3.2 �.26 2.6
�� M 3�.6 2� ��.� �.ᙝ �.ᙝ 0.� �.� 20.� 3.� �.� 2.2� �
�� F 2�.6 23.6 ��.� � �.6 0.� � ��.� 2.ᙝ �.0� �.� 3.�
�ᙝ M 20.2 ��.6 ᙝ.� �.2 �.2 0.6 3 �2.6 2.� 3.ᙝ �.3 2.�



 Tableau �3 : Les pesées des différents poids du spécimen (zone Bou-hanifia)

Espèce Poids des
gonades

Poids du foie Poids éviscéré Poids total Longueur
totale

� 33,3 �,� �03,6 �60,� 3�,�
2 2ᙝ �.� �ᙝᙝ 6�� 32,�
3 �0 �,2 �0� ��0 2ᙝ,�
� �0 3 ��� ��6 3�,ᙝ
� 20 �,� 3�6 �30 3�
6 �0 �,ᙝ 3ᙝ0 �66 2�,�
� 3� 2 3�ᙝ �2� 30
� �03 3 ��� �6ᙝ 3�,�
ᙝ �0 0,ᙝ ��ᙝ ��3 3�,�
�0 2�� 0,6 ��� �.0�� 3�
�� 3� �,� ��0 6�ᙝ 3�,�
�2 �0 3,2 �20 63� 3�
�3 �ᙝ 2 3�� �32 3�,�
�� 36 �,2 ��6 �ᙝ0 3�,�
�� �� 0,� 306 ��� 32,�
�6 �3 0,ᙝ �� ᙝ0 20,2
�� 20 0,2 36� �2� 3�,6
�� 30 2 226 2�� 2�,6
�ᙝ �2 0.ᙝ ᙝᙝ ��2 20,2

 Tableau �� : Les pesées des différents poids du spécimen (zone Boukerdane)

Espèce Poids des
gonades

Poids du foie Poids éviscéré Poids total Longueur
totale

� 2� �.2 2�3 2�3 26
2 �0 �.� 3�0 �32 32
3 2�.� 2 330 3ᙝ0 2ᙝ.�
� 20 �.2 30� 3�� 2�
� 30 �.3 3�� �32 3�
6 �� 2.3 3�� ��0 3�.�
� �� 3 3�ᙝ ��� 3�.3
� 20 2.� �00 �23 3�.2
ᙝ 3�.22 �.� 2�6 2�� 2�.�
�0 33.3 �.� 2�ᙝ 3�6 3�
�� �� �.2 260 2�3 32
�2 0.ᙝ 2 �3� ��ᙝ 32.2
�3 0.ᙝ 0.3 ᙝ� ��2 ��.2
�� 0.ᙝ 0.6 �� ᙝ6 ��.�
�� 0.ᙝ 0.� �ᙝ �� ��.�
�6 0.ᙝ 0.3 30 3� �3.�
�� 0.ᙝ 0.3 �6 �2 ��.3
�� 0.ᙝ 0.� �6 �2 ��.�
�ᙝ 0.ᙝ 0.3 �2 �6 ��.ᙝ
20 0.ᙝ 0.3 3� 36 �3.ᙝ
2� 0.ᙝ 0.3 30 3� �2.�



22 0.ᙝ 0.3 2ᙝ 3�.� �2.ᙝ
23 Indéterminé 0.3 2ᙝ.2 3�.� �2.3

 Tableau �� : Les rapports gonado-somatique et rapports hepato-somaique de femelles.

Femelle RGS RHS
� F �,� 0,2
2 F �,ᙝ 0,3
3 F �,0 0,�
� F �,� 0,�
� F �,� 0,6
6 F ��,� 0,6
� F �,0 0,�
� F �,0 0,�
ᙝ F �,� 0,3
�0 F ��,� 0,�
�� F 26,� 0,2
�2 F �,� 0,2
�3 F 6,ᙝ 0,�
�� F ��,ᙝ 0,2
�� F �,2 0,3
�6 F �,� 0,�
�� F ᙝ,� 0,6
�� F �,� 0,6
�ᙝ F �3,3 0,ᙝ
20 F ᙝ,� 0,�
2� F 0,ᙝ 0,3
22 F �,0 0,�
23 F �,� �,�
2� F 2,� 0,�
2� F 2,ᙝ �,0
26 F 3,� �,0
2� F 3,0 �,0



 Tableau �6 : Les rapports gonado-somatique et rapport hepato-somatique des mâles.

Mâles RGS RHS
� M 2�,ᙝ 0,�
2 M 0,� �,�
3 M ��,3 0,�
� M �,� 0,�
� M 2�,ᙝ 0,�
6 M ᙝ,ᙝ 0,3
� M ��,� 0,6
� M 2,6 0,�
ᙝ M 6,6 0,�
�0 M �6,� �,2
�� M �2,� 0,ᙝ
�2 M 2,0 0,ᙝ
�3 M 2,0 0,�
�� M 3,0 �,0
�� M 2�,ᙝ 0,�
�6 M 0,� �,�
�� M ��,3 0,�


