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Les océans et les mers recouvrent plus de 71% de la surface terrestre, abritant ainsi 

80% de la biomasse mondiale et 90% de la biodiversité (Viel, 2013). Bien que la mer 

Méditerranée se distingue en tant que la plus grande et la plus profonde mer fermée sur terre; 

son écosystème riche et diversifié est mis en évidence par la multitude impressionnante 

d'organismes marins qu'elle abrite. En raison de sa position géographique stratégique entre 

l'Afrique, l'Europe et l'Asie, elle est considérée comme un véritable « hotspot » de 

biodiversité, tant terrestre que marine (Bianchi & Morri, 2000; Myers & al., 2000; Coll & 

al., 2010). Selon Coll & al., (2010), 17 000 espèces marines ont été répertoriées dans cette 

région, ce qui représente une contribution estimée à environ 7% de la biodiversité marine 

mondiale. Parmi ces espèces, on trouve également un pourcentage significatif d'espèces 

endémiques. 

La Méditerranée est aujourd'hui considérée comme une mer tempérée chaude ou 

subtropicale, ce qui crée un environnement propice à une grande variété d'espèces marines, 

incluant la bonite. Ces conditions environnementales particulières ont joué un rôle important 

dans la formation de l'écosystème méditerranéen, offrant un habitat favorable à de 

nombreuses espèces marines adaptées aux températures plus chaudes. Notre choix de l’espèce 

s’est donc porté sur l'étude de la bonite en particulier de la bonite atlantique, en raison de son  

importance économique dans l'industrie de la pêche en Algérie, où elle représente une source 

de revenus pour les pêcheurs locaux et pour l'industrie de transformation des produits de la 

mer, et de sa valeur en tant que ressource alimentaire pour les communautés locales. 

La bonite atlantique, connue sous le nom scientifique de Sarda sarda (Bloch, 1793), 

est un scombridé de taille moyenne qui se trouve dans une vaste zone géographique englobant 

les zones tropicales et tempérées de l'océan Atlantique, y compris la Méditerranée et la mer 

Noire (Sabatés & Recasens, 2001). Cette espèce est pêchée à la fois dans l'océan Atlantique 

et dans la mer Méditerranée, où elle représente l'espèce de petits thons la plus abondante 

(Yoshida, 1980). La bonite atlantique est le seul membre du genre Sarda à se répartir le long 

des côtes tropicales et tempérées de l'océan Atlantique, de la mer Méditerranée et de la mer 

Noire (Collette & Chao, 1975). 

Les études du régime alimentaire des bonites sont essentielles pour la gestion des pêches, en 

particulier pour identifier les zones importantes pour les populations de bonites et leurs 
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proies. Ces informations sont essentielles pour la conservation de l’habitat et la protection 

des populations de la bonite. En outre, l'analyse du régime alimentaire permet d'évaluer 

l'impact des pratiques de pêche sur les populations de la bonite et les écosystèmes marins, et 

aide à prendre des décisions sur la gestion durable des pêches. De plus, cette étude revêt une 

importance majeure pour comprendre les interactions écologiques et les relations prédateur-

proie dans les écosystèmes marins. Les recherches sur le régime alimentaire de la bonite 

fournissent des informations précieuses sur la structure et le fonctionnement des chaînes 

alimentaires, ainsi que sur la dynamique des populations. Ces connaissances contribueront à 

approfondir notre compréhension des écosystèmes marins et de leur équilibre écologique 

(Machful & al., 2022). 

Notre objectif est d'analyser le régime alimentaire de l'espèce Sarda sarda, ce qui 

constitue la première étude réalisée sur ce sujet en Algérie. L'approche privilégiée pour 

étudier ce régime alimentaire consiste à analyser les proies découvertes dans l'estomac de la 

bonite. Cette méthode offre une pertinence particulière, car elle permet d'approfondir notre 

compréhension de l'écologie de l'espèce et peut contribuer à l'adoption de pratiques de pêche 

plus durables et à la protection des écosystèmes marins locaux.
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I.1.Identification de la bonite 
 

Les bonites, qui appartiennent à la tribu Sardini décrite par Collette & Chao (1975), 

font partie de la sous-famille des Scombrinae. Elles se situent à un stade intermédiaire entre les 

maquereaux primitifs (Scombrini) et les maquereaux espagnols (Scomberomorini), ainsi que 

les thons plus évolués (Thunnini), comme décrit dans les travaux de Gibbs & Collette (1967). 

Les bonites, parfois appelées thons blancs ou thons rayés en raison des marques sur 

leurs corps, sont des poissons pélagiques actifs. Leur taille et leur poids varient en fonction de 

l’espèce, de l’âge et de la région géographique dans laquelle elles sont capturées. Ce sont des 

poissons migrateurs qui se déplacent rapidement dans les eaux tempérées et tropicales (Collette 

& Chao, 1975). Ils ont également un comportement grégaire et sont souvent observés en grands 

bancs qui se regroupent en fonction de la taille des individus (Fischer & al., 1987). 

I.2.La taxonomie 

La position systématique de la bonite, également connue sous le nom de thonine, a 

été définie à partir des travaux de différents scientifiques, notamment ceux de Carl Linnaeus, 

qui a décrit la bonite dans son ouvrage "Systema Naturae" en 1758, ainsi que ceux de Georges 

Cuvier, qui a classé la bonite dans l'ordre des Perciformes en 1817. 

Règne : Animalia (Linnaeus, 1758). 

Sous-Règne  :  Eumetazoa (Bütschli, 1910). 

Infra-Règne : Deuterostomia (Karl Grobben, 1908). 

               Embranchement : Chordata (Haeckel, 1874). 

Sous embranchement : Craniata (Janvier, 1981). 

Infra embranchement : Vertebrata (Linnaeus, 1758) 

 Super classe : Gnathostomata (Gegenbaur, 1874) 

Classe : Actinopterygii (Klein, 1885) 

Sous classe : Neopterygii (Regan, 1885)  
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Infra classe : Teleostei 

Ordre : Perciformes. 

Sous ordre : Scombroidei. 

Famille : Scombridae (Rafinesque, 1815). 

Sous-Famille : Scombrinae (Rafinesque, 1815). 

Genre : Sarda (Cuvier, 1829). 

Espèces : Il existe plusieurs espèces de bonite, mais les quatre espèces qui constituent le 

genre Sarda sont Sarda sarda (Bloch, 1793), Sarda orientalis (Temminck & Schlegel, 

1844), Sarda chiliensis (Cuvier, 1831) et Sarda australis (Macleay, 1880).

I.3.Les espèces de Bonite

I.3.1.Sarda sarda (Bloch, 1793) 

Il existe plusieurs dénominations pour cette espèce de poisson, tels que Scomber 

mediterraneus (Bloch & Schneider, 1801), Scomber palamitus (Rafinesque, 1810), Scomber 

ponticus (Pallas, 1811), Thynnus sardus (Risso, 1826), Thynnus brachypterus (Cuvier, 

1829), Sarda sarda (Cuvier, 1829), Pelamys sarda (Cuvier, 1831), Palamita sarda 

(Bonaparte, 1831), Pelamis sarda (Valenciennes, 1844), Sarda pelamys (Gill, 1862), et 

Sarda mediterranea (Jordan & Gilbert, 1882). 

En fonction de la langue, la FAO utilise l’appellation "Atlantic bonito" en anglais, 

"Bonite à dos rayé" en français et "Bonito atlantico" en espagnol. 

Dans la classification de la Commission Internationale pour la Conservation des 

Thonidés de l'Atlantique (ICCAT), cette espèce est considérée comme une espèce de thon 

mineure. Elle peut atteindre jusqu'à 91,4 cm de longueur à la fourche (Collette & Nauen, 

1983), avec une masse maximale enregistrée de 11 kg en 2001 selon l'International Game 

Fish Association (IGFA). Cette espèce est épipélagique, se trouvant habituellement entre 80 

et 200 mètres de profondeur. Elle est capable de s'adapter à des changements graduels mais 

pas soudains de l'environnement, et peut supporter des températures allant de 12 à 27 °C et 

une salinité comprise entre 14 et 39 ‰ (Bianchi & al., 1999) (Fig. 01). 



5 

Chapitre I : Synthèse Bibliographique sur la Bonite 

bonite 

 

 

Les individus de cette espèce se déplacent régulièrement d'un lieu à un autre en 

raison de leur nature migratoire (Sabates & Recasens, 2001). Dans la plupart des régions de 

la Méditerranée, la période de reproduction s'étend de mai à juillet, mais au large de l'Algérie, 

elle peut se prolonger jusqu'au juillet. Dans le nord-ouest de l'Atlantique, la reproduction a 

lieu en juin et juillet. Les tendances migratoires de la bonite de l'Atlantique sont encore peu 

connues. 

Ce poisson migre pour se nourrir et se reproduire. Il est généralement admis qu’il 

existe trois frayères distinctes pour les bonites en Méditerranée. La première et principale aire 

de reproduction se trouve dans la mer Noire et la mer Marmara, à l'est de la Méditerranée 

(Yoshida, 1980; Rey & al., 1984). Une deuxième zone de reproduction se situe entre 

Gibraltar, les îles Baléares et l'Algérie, dans la partie occidentale de la Méditerranée (Rey & 

al., 1984). Enfin, le troisième site de reproduction est présumé être dans le nord de la mer des 

Baléares (Sabates & Recasens, 2001). 

 

Figure 01: Dessin représentatif de S. sarda (original). 
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I.3.2.Sarda orientalis (Temminck & Schlegel, 1844) 

Il existe plusieurs dénominations pour cette espèce de poisson, tels que Sarda 

orientalis (Jordan & Snyder, 1900), Sarda velox (Meek & Hildebrand, 1923), Sarda 

orientalis serventyi (Whitley, 1945). 

En fonction de la langue, la FAO utilise " Striped bonito" en anglais, "Bonito 

oriental" en français et " Bonito mono " en espagnol. 

 Il s'agit d'une espèce de poisson pélagique côtière (Collette, 1995). Ces poissons 

peuvent atteindre une longueur à la fourche allant jusqu'à 101,6 cm, bien que leur taille 

moyenne soit généralement comprise entre 30 et 50 cm. Au Japon, la longueur à la fourche 

maximale observée est d'environ 80 cm, avec un poids moyen d'environ 3 kg. 

 Le record de pêche à l'hameçon a été enregistré en 1975 à Mahé, aux Seychelles, 

avec un poisson de 10,65kg mesurant 89,5 cm de longueur à la fourche (Collette & Nauen, 

1983). Ces poissons évoluent principalement à la surface de l'océan et préfèrent les eaux dont 

la température varie entre 13,5 et 23 °C. On les observe souvent en compagnie de bancs de 

petits thons jusqu'à une profondeur de 30 mètres (Yoshida, 1980) (Fig. 02). 

 

Figure 02 : Dessin représentatif de S. orientalis (original). 
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I.3.3.Sarda  chilienisis (Cuvier, 1831) 

Il existe plusieurs dénominations pour cette espèce de poisson tel que Pelamys 

lineolata (Girard, 1859); Pelamys chilensis (Günther, 1860); Sarda chilensis (Jordan 

&Gilbert, 1882); Sarda chiliensis (Waiford, 1936); Sarda lineolata (Waiford, 1936); Sarda 

stockii (David, 1943); Sarda sarda chiliensis (De Buen, 1958); Sarda chilensis chilensis 

(Vildosa, 1963); Sarda chilensis lineolata (Vildosa, 1963); Sarda sarda chilensis (Sanchez 

& Lam, 1970); Sarda chiliensis chiliensis (Kuo, 1970); Sarda chiliensis lineolata (Kuo, 

1970). 

En fonction de la langue, la FAO utilise « Pacific bonito » en anglais, « Bonite du 

Pacifique oriental » en français et « Bonito del Pacifico oriental » en espagnol. 

 Cette espèce pélagique et océanographique se trouve le long des côtes et forme des 

bancs selon sa taille. Elle se nourrit d’une variété de petits poissons, de calamars et de 

crevettes (Collette & Nauen, 1983). Selon l'IGFA (International Game Fish Association) 

en 2011, la longueur à la fourche maximale enregistrée pour cette espèce est de 102 cm, avec 

un poids record de 9,67 kg en Californie. Les mâles peuvent atteindre la maturité et se 

reproduire à l'âge d'un an, mesurant environ 51 cm. Les femelles se reproduisent 

généralement plus d'une fois par saison à partir de l'âge de deux ans. Cependant, la plupart des 

femelles mesurent 69 cm de long, soit trois ans, au moment de leur première reproduction 

(California Department of Fish and Game, 2010). Il est peu probable que cette espèce vive 

plus de six ans. La durée d'une génération est estimée à environ trois ou quatre ans (Fig. 03). 

  

Figure 03: Dessin représentatif de S. chiliensis (original). 
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I.3.3.Sarda australis (Macleay, 1880) 

Il existe plusieurs dénominations pour cette espèce de poisson, comme Pelamys 

schlegeli (McCoy, 1888); Sarda australis (Walford, 1936); Sarda chiliensis australis 

(Gross, 1951); Sarda chilensis australis (Silas, 1964); Pelamys australis (Macleay, 1880). 

Selon la langue, la FAO utilise « Australian Bonito » en anglais, « Bonito Bagnard » 

en  français et « Bonito Austral » en espagnol. 

Cette espèce est de nature pélagique et océanographique. Selon l'IGFA (2011), la 

longueur maximale enregistrée est de 100 cm, avec un poids record de 9,4 kg capturé au 

large de l'île Montague, en Nouvelle-Galles du Sud, en 1978. Elle est présente dans des 

eaux dont la température varie entre 13,5 et 23 °C. On observe souvent cette espèce en 

compagnie de petits thons lors des débarquements (Murphy & al., 2008) (Fig. 04). 

 C’est une espèce qui se reproduit de janvier à avril, formant des bancs selon sa taille. 

On la trouve principalement dans les eaux côtières du Queensland et se nourrit d'une variété 

de poissons (Yoshida, 1980). La biologie de cette espèce est encore mal connue, et des 

recherches supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre ses caractéristiques et 

son comportement. 

 

Figure 04: Dessin représentatif de S. australis (original). 
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I.4.La morphologie 
 

Généralement, la morphologie de la bonite est adaptée pour une nage rapide et efficace 

dans le but de chasser des proies et de traverser les océans (Fig. 05). En 1975, Collette & Chao 

ont mené une étude détaillée de la morphologie en examinant la couleur, le motif, les écailles, 

les caractéristiques morphométriques et méristiques, l’anatomie des tissus mous et l’ostéologie 

de diverses espèces de Sarda. Le tableau ci-dessous (Tab.I) montre les différences et les 

similitudes entre ces différentes espèces de Sarda. 

 

Tableau I : Caractères montrant les différences et les similitudes entre les quatre espèces de 

Sarda (Collette & Chao, 1975). 

 

Espèces 

 Sarda 

sarda 

Sarda 

australis 

Sarda 

chiliensis 

Sarda 

orientalis 

C
a

ra
ct

èr
es

 

Mâchoire supérieure 16-26 16-26 
18-30 

    23.5) 

12-20 

    15.5) 

Mâchoire inférieur 
12-24 

    15) 

12-24 

    15) 

12-24 

    15) 

12-24 

    15) 

Nageoires dorsales Modale 8 Modale 7 Modale 8 Modale 8 

Rayons anaux 
14-17 

(modale 15) 

14-17 

(modale 15) 

12-15 

(modale 14) 

14-16 

(modale 15) 

Nageoire anales Modale 7 Modale 6 Modale 7 Modale 6 

Rayons pectoraux 23-26 25-27 22-26 22-26 
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Figure 05 : Illustration originale de la morphologie de la bonite (original). 

 

I.5.L’anatomie 
 

Le système digestif est caractérisé par la présence d’un intestin reliant directement 

l’estomac et l’anus. De plus, comme chez les autres espèces de la même famille, on observe 

la présence de deux os intermusculaires de chaque côté du dos du crâne, ainsi que des quilles 

présentes sur le pédoncule caudal osseux qui sont bien développées. Cependant, il est 

important de noter que ces quilles sont divisées en sections antérieure et postérieure pour 

chaque vertèbre. Dans l’abdomen, la rate est grande et proéminente, et les lobes droit et 

gauche du foie sont beaucoup plus longs que les lobes moyens (Yoshida, 1980) (Fig. 

06). 

 

Figure 06 : Illustration originale de l’anatomie de la bonite (original). 
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I.6.La répartition géographique 

I.6.1.Sarda sarda (Bloch, 1793) 

La bonite à dos rayé est l’espèce la plus largement distribuée géographiquement par 

rapport aux espèces de bonites habitant le long des côtes tropicales et tempérées de l’océan 

Atlantique, y compris le golfe du Mexique, la mer Méditerranée et la mer Noire (Collette & 

Chao, 1975). Elle est rare dans le sud de la Floride, présente dans le nord du golfe du Mexique, 

mais semble être absente dans la majeure partie de la mer des Caraïbes. Elle est connue dans la 

Colombie et le Venezuela et est plus commune du sud de l’Amazonie au nord de l’Argentine  

(Collette & al., 1983). Dans l’ouest de l’Atlantique au large de la côte est des États-Unis, sa 

limite habituelle au nord se situe à Cape Ann, dans le Massachusetts. Toutefois, cette espèce a 

été aperçue dans la baie de Casco dans le Maine et à divers endroits le long de la côte extérieure 

de la Nouvelle-Écosse (Yoshida, 1980). Dans l’Atlantique Est, S. sarda a été capturée dans une 

zone s’étendant du sud de Port Elizabeth en Afrique du Sud jusqu’à près d’Oslo          

(Collette & al., 1983) (Fig. 07). 
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Figure 07 : Distribution géographique de S .sarda (Collette & Chao, 1975). 

 

I.6.2.Sarda orientalis (Temminck & Schlegel, 1844) 

Selon les recherches de Collette & Chao (1975), S.orientalis est répandue dans 

diverses parties de l’Indo-pacifique et de l’océan pacifique. Cette espèce est largement 

distribuée dans ces zones et est dispersée dans divers endroits. Dans le pacifique oriento-

tropical, la population de S. orientalis est concentrée dans des zones côtières limitées entre la 

Basse-Californie, le Mexique, l’Équateur et les îles Galápagos. Bien qu’elle soit présente à 

Hawaii, l’espèce n’est pas fréquente dans cette région. On peut la trouver le long des deux 

côtes de Honshu au Japon, mais elle est plus répandue le long des côtes de Kyushu. Des 

observations ont également signalées le long des côtes de la chine et des Philippines 

(Yoshida, 1980). 

 Dans l’océan Indien, S. orientalis a été signalée du sud-ouest de l’Australie aux côtes de 

l’Inde et du Sri Lanka, en passant par Mascate à l’entrée du golfe Persique, les Seychelles et l’île 

d’Aldabra, ainsi que le long de la côte du Natal en Afrique du Sud jusqu’à Durban. De plus, l’espèce a 

également été observée à Eilat, située à l’extrémité nord du golfe d’Aqaba en mer Rouge (Yoshida, 

1980) (Fig. 08)
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Figure 08 : Distribution géographique de S. orientalis (Collette & Chao, 1975). 

 

I.6.3.Sarda chiliensis (Cuvier, 1831) 
 

Cette espèce ne se rencontre que sur la côte pacifique et dans le sud et à l’est du 

Pacifique (Collette & Chao, 1975). On la trouve uniquement dans la région du Pacifique 

oriental, qui est géographiquement divisée en nord et sud, ce qui entraine des populations 

ségrégées. En règle générale, les populations du nord-est de cette espèce vivent dans des 

zones autour de la zone de fraie en Californie et de Magdalena Bay en Basse-Californie. Par 

ailleurs, la présence de l’espèce a également été observée sur l’île de Socorro à 

Revillagigedos. Bien qu’il soit inhabituel de trouver cette espèce au nord de Point Conception, 

il y a eu des enregistrements de sa présence au large des îles Farallon et des îles Eureka en 

Californie, dans la région de Puget Sound dans l’état de Washington, au large de la côte est de 

l’île de Vancouver en Colombie- Britannique, au Canada, ainsi que le long de la côte de 

l’Alaska, jusqu’au détroit de Clarence, situé au nord-ouest de Ketchikan, et à la rivière juste 

avant Kop. Les populations du sud-est, celle-ci se trouvent le long de la côte sud-américaine, 

de Máncora, au Pérou, à Valdivia, au Chili, vers le sud (Yoshida, 1980) (Fig.9). 
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Figure 9 : Distribution géographique de S. chiliensis (Collette & Chao, 1975). 

 

I.6.4.Sarda australis (Macleay, 1880) 

Le listao australien se trouve dans les eaux au large de la côte sud-est de l’Australie 

depuis le sud du Queensland jusqu’à l’île Norfolk en passant par la Tasmanie, Victoria et la 

Nouvelle-Galles du Sud (Collette & Chao, 1975).  

Cette espèce est largement distribuée du Capricornes (Queensland) à Sydney et 

même à l’île de Gabo (Whitley, 1964). Le record le plus à l’ouest de cette espèce a été 

observé à Port Fairy, dans l’État de Victoria (Serventy, 1941). Selon James & Habib 

(1979), ont signalé une présence de cette espèce en Nouvelle- Zélande. Malheureusement, la 

structure démographique de cette zone géographique est inconnue (Fig.10). 
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Figure 10 : Distribution géographique de S .australis (Collette & Chao, 1975). 

I.7.Les espèces avoisinantes 

D’après le tableau ci-dessous, des différences morphologiques et biologiques peuvent 

êtres décelées entre différentes espèces de la même famille, à savoir : la bonite, le thon, et le 

maquereau (Tab.II). 

Tableau II : Comparaison morphologique et biologique entre la bonite, le maquereau et le 

thon (Collette & Nauen, 1983; IGFA, 2001; Mather & al., 1995). 

 

Distinction des  caractères 

 
Morphologie Couleur 

Durée de  

vie 

E
sp

è
c
e
s 

 

Bonite 

(Sarda sarda)  
(Bloch,1793) 

-Taille maximale : 91cm 

- Poids maximal : 11 kg 

-Dos et flancs 
supérieurs bleu acier. 

-le ventre argenté. 

5 à 7 ans 

Maquereau 
(Scomber scombrus)    

(Linnaeus, 1758) 

 

-Taille maximale : 50cm 

-Poids maximal : 1.9 kg 

-Dos bleu-vert zébré 

-les flancs de lignes 

Sombre. 
-le ventre argenté. 

 

5 à 20 ans 

Thon 
(Thunnus thynnus) 
(Linnaeus,1758) 

 
-Taille maximale : 4m 

-Poids maximal : 726kg 

-Dos bleu foncé ou 

noir. 

-les flancs bleus pale 

-le ventre gris 

argenté. 

 

Peut 

atteindre 

40 ans 
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ICCAT, 2006 

auxBulles, 2023 

   M.S, non datée  

Les trois espèces répertoriées dans le tableau sont présentées dans la figure ci-

dessous, avec des photographies représentatives pour chacune (Fig. 11). 

Figure 11 : Comparaison morphologique entre les trois types d’espèces . 
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II.1.Echantillonnage 

Les spécimens utilisés dans cette étude ont été obtenus auprès de différentes 

poissonneries en Algérie, notamment Bejaïa, Oran et Ghilizane. Cette collecte s'est déroulée 

le 02 décembre 2022. Au total 06 individus ont été échantillonnés et transportés au laboratoire 

pour récupérer leur système digestif utilisé pour cette étude (Fig.12). 

 

Figure 12 : Photographie de S. sarda (photo prise au laboratoire) 

 

II.2.Dissection du poisson 

Pour retirer le système digestif des poissons, une incision de l’orifice ano-génital 

jusqu’à l’opercule a été pratiquée avec des ciseaux le long de l’abdomen de chaque poisson. 

Cette incision permet l’accès à toute la cavité abdominale. Les parties concernées du système 

digestif sont ensuite soigneusement retirée et placée dans des flacons contenant une solution 

de formol à 10% pour les fixer, et les conserver pour ensuite étudier leur régime alimentaire 

(Fig.13). 
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Figure 13 : Dissection du poisson et conservation des estomacs (photos originales) 
 

  

 II.3.Etude qualitative du régime alimentaire 

 II.3.1.Dissection de l’appareil digestif 

Avant de procéder à la dissection des estomacs et des intestins, une étape 

préliminaire consiste à les nettoyer à l'eau afin d'éliminer toute impureté visible. De plus, tous 

les outils nécessaires ont été rassemblés pour effectuer la dissection (Fig.14). 
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  A   B 

 

 

Figure 14 : Préparation : A- du matériel et B- de l’échantillon (photo originale) 

Pour effectuer cette opération, il convient d'utiliser des ciseaux pour pratiquer une 

incision au niveau de l'estomac et de l'intestin en partant du bas et en remontant jusqu'à leur 

partie supérieure, tout en maintenant les organes en place à l'aide d'une pince. Ensuite, pour 

extraire les contenus stomacaux, il est recommandé de rincer à l'eau du robinet et d'utiliser un 

pinceau pour faciliter la tâche (Fig.15). 

 

Figure 15 : A- Dissection de l’intestin et B- extraction du contenu 

stomacal (photos originales) 

 
Après l'extraction des contenus stomacaux, il est essentiel de passer par une étape de 

tri en examinant ces derniers sous une loupe binoculaire (Fig. 16A) afin de distinguer les 

différents types d'aliments présents (Fig. 16B). Ces aliments triés sont ensuite conservés dans 

des flacons étiquetés contenant de l'éthanol (Fig.16C) pour les identifier par la suite. 

  A   B 
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Figure 16 : A-Examen des contenus stomacaux, B-tri des aliments et C conservation des 

échantillons (photos originales). 

 
 II.3.2.Identification 

Cette dernière étape consiste à identifier les différentes espèces par observation 

directe à l’œil nu ou à la loupe binoculaire, sur la base de critères d’identification propres à 

chaque famille et espèce. L'identification se fait selon les étapes suivantes : 

 Réalisation de dessins des spécimens observés ; 

 Comparaison basée sur une clé d'identification spécifique (Metral & al., 2020); 

 Accompagnement de Mme ICHALAL dans le processus d'identification. 

 

 

 II.4.Etude quantitative du régime alimentaire 

Cette étude est basée sur le calcul de l'intensité de l'alimentation à l’aide du 

coefficient de vacuité (CV) de l'estomac. Le coefficient de vacuité permet d'évaluer l'intensité 

de l'activité alimentaire et s’exprime en pourcentage. Il indique la proportion d'estomacs vides 

(EV) par rapport au nombre total d'estomacs examinés (EE) : 

 

 

 

 

Où : 

CV : le coefficient de vacuité exprimé en pourcentage. 

EV : nombre d’estomacs vides. 

EE : nombre total d’estomacs examinés. 

  A   B   C 

𝑪𝑽=𝑬𝑽/𝑬𝑬×𝟏𝟎𝟎 
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Dans ce chapitre, nous présenterons les résultats de l'étude, au cours de laquelle nous 

avons examiné six appareils digestifs de spécimens de Sarda sarda. 

 

III.1.Analyse qualitative du régime alimentaire 

Notre analyse du régime alimentaire de S.sarda nous a permis d'identifier deux proies 

à partir des contenus stomacaux. Cependant, nous avons rencontré des difficultés avec trois 

autres proies qui étaient à un stade de digestion très avancé, se présentant sous forme d'arêtes 

et de restes de poissons, rendant impossible la détermination de l'espèce à laquelle elles 

appartenaient. 

III.1.1.Description des espèces de proies identifiées 

Les deux espèces de proie identifiées à partir du contenu stomacal appartiennent 

également aux pélagiques (Tab. III) et sont décrites comme suit : 

Tableau III: Analyse de la nature des composants du régime alimentaire de S.sarda. 

Famille Espèces 

Clupéidés Sardina Pichardus 

Carangidae Trachurus sp 

 

A. Sardina pilchardus 

Sardina pilchardus (Fig. 17), également connu sous le nom de pilchard européen ou 

sardine commune, est un poisson migrateur appartenant à la famille des clupéidés. Il est 

largement répandu dans le bassin méditerranéen, ainsi que dans les mers adjacentes et 

l'Atlantique du nord- est (Whitehead & al., 1988). Ce poisson est une petite espèce pélagique 

côtière qui se trouve généralement à des profondeurs allant de 25 à 55 mètres pendant la 

journée, et de 15 à 35 mètres la nuit. 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Clupeidae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SDG0LHzEaMwt8PLHPWEprUlrTl5jVOHiCs7IL3fNK8ksqRQS42KDsnikuLjgmngWsXI655QWpGamJKYCADSC_qpOAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjnlqXC3ZX_AhV4UqQEHRS_CRMQzIcDKAB6BAgLEAE
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Figure 17 : Photographie de Sardina Pilchardus récupérée d’un 

estomac d’un individu analysé (photo originale). 

Le pilchard européen a une silhouette fusiforme avec une légère compression des 

flancs, et il est recouvert d'écailles de grande taille (Fig. 18). Il atteint une taille moyenne 

d'environ 15 à 20 cm. Il peut atteindre une taille maximale de 27 cm, dont 90 % est atteint au 

cours de sa première année de vie (Whitehead, 1985). 

 

Figure18 : Dessin représentatif de Sardina Pilchardus (original). 
 

B. Trachurus sp 

Le Chinchard commun (Fig. 19), également appelé Saurel ou chinchard, est un 

poisson appartenant à la classe des Actinoptérygiens, à la famille des Carangidés et au 

genre Trachurus. C’est un poisson migrateur qui se trouve principalement dans les eaux 

chaudes. On les trouve habituellement dans les eaux du plateau continental de l'Atlantique 

nord-est, s'étendant de l'Islande aux îles du Cap-Vert. Ils peuvent également être présents en 

Méditerranée, dans la mer de Marmara et occasionnellement en mer Noire, dans la Manche 

orientale et la mer du Nord (Wheeler, 1969; Smith & Vaniz, 1986). 
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Figure 19 : Photographie de Trachurus sp récupérée d’un estomac d’un individu 

analysé (photo originale). 

 

Généralement observé à des profondeurs allant de 100 à 200 mètres. Cependant, on 

peut également la trouver à des profondeurs plus importantes, atteignant environ 600 mètres. Il 

peut également être pélagique et parfois se rapprocher de la surface (Fisher & al., 1987). 

Cette espèce possède un corps élancé en forme de fuseau (Fig. 20) et a une taille qui varie 

généralement entre 15 et 45 cm (Nicoll, 1986). 

 

Figure 20 : Dessin représentatif de Trachurus sp 
(original). 
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III.1.2.Discussion de l’analyse qualitative 

Nos résultats sont en accord avec les études antérieures et mettent en évidence 

l'importance des petits poissons pélagiques issus des familles des Carangidae et des 

Clupeidae dans l'alimentation de la bonite. Ces études confirment que la bonite se nourrit 

principalement de ces proies. 

Selon les recherches menées par Bigelow & Schroeder (1953) et Boschung 

(1966), les espèces les plus consommées par la bonite S. sarda dans l'Atlantique occidental 

sont les Clupéidae, Peprilus paru, Leiosomus, xanthurus, Anchoa sp., Scomberomorus sp., 

Prionotus sp., Loligo sp., Penaeus sp.,ainsi que les calmars. D’après une autre étude 

réalisée par Zaboukas & al., (2003) dans la mer Égée, les Clupeidae et les Engraulidae 

sont les principales proies de S.sarda. Yoshida (1980) a également rapporté que les bonites 

adultes se nourrissaient de bancs de sardines, d'anchois, de maquereaux et d'autres petits 

poissons pélagiques. 

Les principales espèces de proies signalées dans l'Atlantique oriental et en 

Méditerranée comprennent Trachurus mediterraneus, Trachurus trachurus, Sardina 

pilchardus, Sardinella sp., Spratella sprattus, Engraulis encrasicholus, Ammodytes cicerellus, 

Scomber scombrus, Scomber japonicus, Mullus barbatus (ICCAT, 2017). 

Au cours de leur étude dans le sud de la mer Tyrrhénienne, Campo & al., (2006) 

ont constaté que la sardinelle ronde (Sardinella aurita), la sardine (Sardina pilchardus) et 

l'anchois (Engraulis encrasicolus) étaient les principales proies de S.sarda. Selon tous les 

indices d'alimentation analysés, le clupeiforme S.aurita était la proie de poisson la plus 

importante, suivi de la sardine S.pilchardus et de l'anchois E.encrasicolus. 

III.1.3Analyse quantitative du régime alimentaire : Coefficient de vacuité 

En examinant les contenus stomacaux des six spécimens de S.sarda, le régime 

alimentaire a été étudié de manière quantitative en utilisant le coefficient de vacuité. Lors 

de l'examen, il a été constaté qu'un des estomacs était complètement vide, sur cinq qui 

étaient pleins, ce qui correspond à un pourcentage de vacuité de 16%. 

Les résultats de notre étude sont en accord avec ceux observés par ICCAT sur la côte 

mauritanienne en 2017, ainsi qu’avec ceux de Campo & al., (2006) en mer Tyrrhénienne, où 
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des pourcentages similaires aux nôtres ont été rapportés. Sur les 201 individus de S.sarda 

qu’ils ont examinés, seulement 28 estomacs étaient vides, ce qui correspond à un indice 

de vacuité de 13,93 %. Par contre, les études menées dans la baie El Mex d’Alexandrie, en 

Égypte, par El-Said & al., (2015), ont examiné 45 estomacs et ont trouvé la présence de 

nourriture dans tous les échantillons, ce qui donne un indice de vacuité de 0 %. Cette 

observation peut s'expliquer par les conditions environnementales favorables qui ont permis 

de maintenir une abondance de nourriture à S.sarda durant cette période. Alors que 

Zaboukas & al., (2003) ont mené une étude dans la mer Égée et Ionienne entre 1988 et 2002, 

et ils ont constaté que plus de la moitié des estomacs examinés (55 %) étaient vides parmi un 

total de 253 individus. Dans le nord-est de la mer Égée, également, Fletcher & al., (2013) 

ont examiné 134 estomacs de bonite et ont constaté que 72 étaient vides, ce qui représente un 

taux de vacuité élevé de 54 %. De manière similaire, Genç & al., (2019) ont observé un taux 

de 67% d'estomacs vides le long de la côte turque de la mer Noire pendant la migration entre 

2005 et 2016. Ces taux élevés de vacuité, seraient en raison que de nombreux poissons 

n'avaient pas récemment consommé de nourriture et que leur dernier repas avait été 

entièrement digéré. Ces constatations indiquent que le régime alimentaire de la bonite peut 

suivre un cycle diurne qui ne correspond souvent pas à la période de pêche. Néanmoins, 

Demir (1963) suggère que les jeunes bonites ont tendance à régurgiter leur nourriture lors de 

leur capture, un comportement confirmé par les pêcheurs de la région de Lesvos en Grèce 

utilisant des techniques de pêche spécifiques qui ont rapporté avoir vu des bonites régurgiter 

lors de leur capture. 
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Les poissons de la famille des Scombriidae, tels que le thon, le maquereau et la 

bonite, sont très prisés sur le marché, ce qui a un impact socio-économique important 

(Fischer & al., 1987). Leur popularité est due à leur chair et à leur teneur élevée en protéines, 

mais ils sont surtout connus pour leur richesse en acides gras oméga-3, qui sont bénéfiques 

pour la santé cardiovasculaire (Kris & al., 2002). Il s’agit de poissons pélagiques, des 

poissons migrateurs très agiles qui se déplacent rapidement dans les eaux tempérées et 

tropicales (Collette & Chao, 1975). 

L’objectif de cette étude était d’examiner la composition alimentaire de la bonite 

atlantique (Sarda Sarda), une espèce échantillonnée en décembre 2022 de plusieurs 

poissonneries en Algérie, notamment à Béjaïa, Oran et Ghilizane. Cette étude révèle que, sur 

les 06 individus analysés, le régime alimentaire de cette espèce se compose principalement de 

petits poissons pélagiques, tels que Sardina Pichardus et Trachurus sp. Toutefois, la 

dégradation de certaines proies rend difficile l’identification précise des espèces consommées. 

Par ailleurs, sur l’ensemble des estomacs analysés, seul un estomac était vide, représentant un 

indice de vacuité de 16%. Ces résultats suggèrent que S. sarda se nourrit activement pendant 

la période automnale et hivernale. En outre, l’étude révèle que S. sarda est un prédateur 

carnivore qui se nourrit principalement de petites espèces pélagiques. 

Les résultats obtenus de cette étude sont susceptibles de contribuer à une meilleure 

compréhension de la biologie de cette espèce, notamment à l'échelle qualitative. Cependant, 

cette étude a été réalisée sur un court terme, ce qui limite sa portée. Il serait donc très 

intéressant de poursuivre les recherches à plus long terme en examinant davantage 

d'échantillons et en explorant les aspects quantitatifs afin d'évaluer les implications des 

résultats obtenus pour la gestion des populations de cette espèce.
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Résumé 

Ce travail a pour objectif d’étudier le régime alimentaire de la bonite Sarda Sarda par l’analyse 

des contenus stomacaux et intestinaux. L’identification a été effectuée par observation directe à l’œil nu ou 

à la loupe binoculaire. Les spécimens utilisés dans cette étude ont été obtenus auprès de différentes 

poissonneries en Algérie, notamment à Bejaïa, Oran, Ghilizane. Pour ce qui est de l’aspect quantitatif, 

l’indice de vacuité a été calculé basé sur le calcul du rapport entre le nombre des estomacs vides et le total 

des estomacs examinés. Cet indice permet d’évaluer l’intensité de l’activité alimentaire. Sur les six 

spécimens de Sarda sarda examinés, il a été constaté qu’un des estomacs était complétement vide, sur cinq 

qui étaient pleins, ce qui correspond à un pourcentage de vacuité de 16%. Les résultats de l’analyse 

qualitative nous a permis d’identifier deux proies à partir des contenus stomacaux. Ces deux proies sont 

également des pélagiques: Sardina Pilchardus et Trachurus sp Cependant, on a rencontré des difficultés 

avec trois autres proies qui étaient à un stade de digestion très avancé ce qui rend l’identification 

impossible. Cette étude nous permet de conclure que nos résultats sont en concordance avec les études 

antérieures et soulignent l’importance des petits poissons pélagiques, des Carangidae et des Clupeidae, 

dans l’alimentation de la bonite et de définir S. sarda comme étant une espèce prédatrice carnivore. 

Mots clés : Bonite, Sarda sarda, régime alimentaire, Algérie, indice de vacuité. 

 

Summary 

The objective of this study was to investigate the diet of Bonito Sarda sarda by analyzing 

stomach and intestinal contents. Identification was done through direct observation with the naked eye 

or binocular magnifier. Specimens were obtained from various fishmongers in Algeria, including 

Bejaïa, Oran, and Ghilizane. For quantitative purposes, the vacuity index was calculated based on the 

ratio of the number of empty stomachs to the total number of examined stomachs. This index allows 

evaluation of feeding activity intensity. Out of the six examined Sarda sarda specimens, one stomach 

was completely empty, while the remaining five were full of resulting in a vacuity percentage of 16%. 

The qualitative analysis results identified two prey species from the stomach contents, both of which 

were pelagic: Sardina pilchardus and Trachurus sp. However, three other prey species were in an 

advanced stage of digestion, making identification impossible. The study concludes that the results 

align with previous research and emphasize the importance of small pelagic fish, carangidae, and 

clupeidae in the diet of S. sarda, defining it as a carnivorous predatory species. 

Keywords: Bonito, Sarda sarda, diet, Algeria, vacuity index. 

 ملخص

 ػِ اىٖ٘يخ رحذيذ رٌ .ٗالأٍؼبء اىَؼذح ٍحز٘يبد رحييو خلاه ٍِ sarda Sardaىيجّ٘يز٘ اىغزائي اىْظبً دساسخؼَو ٕ٘ اىٖذف ٍِ ٕزا اى

 ٍِ اىؼذيذ ٍِ اىذساسخ ٕزٓ في اىَسزخذٍخ اىؼيْبد ػيٚ اىحص٘ه رٌ .ىيؼيِ اىَنجش اىزجبج أٗ اىَجشدح ثبىؼيِ اىَجبششح اىَلاحظخ طشيق

 ػذد ّسجخ ػيٚ ثْبء   اىفشاؽ ٍؤشش حسبة رٌ اىنَي، ىيجبّت ثبىْسجخ .ٗغييزاُ ٕٗشاُ، ثجبيخ، في سيَب ٗلا اىجزائش، في الأسَبك رجبس

 رٌ اىزي ىسبسدا اىسذ اىؼيْبد ثيِ ٍِ .اىغزائي اىْشبط شذح ىزقييٌ اىَؤشش ٕزا يسزخذً .فحصٖب رٌ اىزي اىَؼذح إجَبىي إىٚ اىفبسغخ اىَؼذح

ب، فبسغخ مبّذ اىَؼذح إحذٙ أُ ٗجذ فحصٖب،  ٍ  ىْب سَحذ .٪ 16 اىجبىغخ اىفشاؽ ّسجخ ٍغ رز٘افق ٗاىزي ٍَزيئخ، مبّذ خَسخ أصو ٍِ رَب

ب َٕب اىفشيسزبُ ٕبربُ .اىَؼذح ٍحز٘يبد ٍِ فشيسزيِ ثزحذيذ اىْ٘ػي اىزحييو ّزبئج  ٗ Sardina Pilchardus : اىجحش في أيض 

Trachurus sp ػييٖب اىزؼشف يجؼو ٍَب اىٖضٌ ٍِ جذ ا ٍزقذٍخ ٍشحيخ في مبّذ أخشٙ فشيسبد ثلاس ٍغ صؼ٘ثبد ٗاجْٖب رىل، ٍٗغ 

 اىصغيشح، اىجحشيخ الأسَبك إَٔيخ ػيٚ اىض٘ء ٗرسيظ اىسبثقخ اىذساسبد ٍغ رز٘افق ّزبئجْب أُ ثبسزْزبج اىذساسخ ٕزٓ ىْب رسَح .ٍسزحيلا  

Carangidae ٗ Clupeidae ، ٗرؼشيف ىيجّ٘يز٘ اىغزائي اىْظبً في S. sarda ٚاىيحً٘ آمو ٍفزشس ّ٘ع أّٔ ػي. 

  .اىفشاؽ ٍؤشش اىجزائش، اىغزائي، اىْظبً ، Sarda sarda , ثّ٘يز٘ :الرئيسية الكلمات


