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Chapitre 20 

Méthodes d'abattage 

Comme dans toutes les opérations d'abattage, des erreurs 
sont commises; le système fait défaut. Je dirais cependant 
qu'il fait moins souvent défaut dans la pratique de la chasse 
au phoque que dans la majorité des diverses opérations 
d'abattage au Canada (Quine, 1985). 

Introduction 

Partout dans le monde, des phoques et des otaries de quinze espèces 
différentes sont actuellement tués chaque année ou l'ont été jusqu'à une date très 
récente (voir le tableau 20.1). Ces animaux sont abattus lors de chasses à des fins 
commerciales et de subsistance pour obtenir divers produits, et dans le cadre de 
programmes de chasse à prime et de chasses organisées pour contrôler les 
populations. Bien que I'abattage au fusil soit la méthode la plus courante pour tuer 
les diverses espèces de phoques, l'abattage au gourdin est la technique la. plus 
utilisée lors des principales chasses commerciales. On se sert également de filets 
dans certains endroits; on peut aussi harponner les animaux dans certaines chasses 
de subsistance et les tuer par injection de drogues dans une chasse commerciale. 

L'une des principales objections à la chasse aux phoques, et surtout à celle 
des blanchons du phoque du Groenland, a été la prétendue cruauté des opérations. 
Ces allégations ont contraint la Commission royale à étudier la question avec soin 
afin de déterminer dans quelle mesure elles sont justifiées. Au cours de son enquête, 
la Commission royale a non seulement étudié l'abattage des blanchons du phoque 
du Groenland, mais également I'abattage de tous les pinnipèdes sous juridiction 
canadienne et de ceux d'autres pays. 

D'un certain point de vue, I'abattage de tout animal par quelque moyen 
que ce soit peut être considéré comme un acte de cruauté suprême. C'est l'un des 
aspects de la question fondamentale de la relation entre l'homme et les animaux, et 
la Commission royale a approfondi cette question dans les chapitres 8 et 12. Le 
présent chapitre porte sur la façon dont les animaux sont tués, une fois qu'il a été 
décidé qu'ils seront tués. La tâche consiste donc à examiner et à décrire les 
méthodes. d'abattage des phoques au Canada et ailleurs, les circonstances qui 
entourent I'abattage, et à tenter de tirer des conclusions sur la mesure dans laquelle 
les diverses opérations d'abattage peuvent être convenablement décrites comme 
étant a humaines B. Elle consiste également à voir si les techniques actuellement en 
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Tableau 20.1 
Méthodes d'abattage des phoques et des otaries 

Espèce Lieu Abattage Méthode Références 
annuela d'abattageb 

Otarie de Steller 
(Eumetopias jubatus) 

Otarie à crinière 
(Otaria jkrvescens) 

Otarie à fourrure boréale 
(Callorhinus ursinus) 

Otarie à fourrure australe 
(Arctocephalus australis) 

Ours de mer du Cap 
(Arctocephalus pusillus) 

Phoque commun 
(Phoca vitulina) 

Phoque larga 
(Phoca largo) 

Phoque annelé 
(Phoca hispida) 

Phoque annelé du Baikal 
(Phoca sibirica) 

Phoque de la Caspienne 
(Phoca caspica) 

Alaska 
Japon 
U.R.S.S. 

Uruguay 
Chili 
Pérou 

Alaska 
U.R.S.S. 

Uruguay 
Chili 
OAA (1 982) 

Afrique du 
Sud 
et Namibie 

Canada 
Groenland 
Islande 

Royaurne- 
Uni 
Norvège 
U.R.S.S. 
Japon 
Alaska 

U.R.S.S. 
Japon 
Alaska 

Canada 

Groenland 
Finlande 
U.R.S.S. 
Japon 
Alaska 

U.R.S.S. 

U.R.S.S. 

Mate (1982) 
Mate et Gentry (1979) 
Mineev (1975) 

Vaz-Ferreira (1 979a, 1982) 
OAA (1984) 
Vaz-Ferreira (1982) 

Keyes (1980), NPFSC (1983) 
U.R.S.S. (1980), NPFSC 
(1983) 

Vaz-Ferreira (1 979b) 
OAA (1984) 

Shaughnessy (1976) 
King (1983) 

Boulva (1 973), Bonner (1 979a) 
Kapel (1975) 
Einarsson (1978) Bonner 
(1 979a) 

Bonner (1979a, 1982) 
0ritsland (1 985) 
Bychkov (1971) 
Naito (1971) 
Bonner (l979a) 

Marakov (1967), Popov (1982) 
Naito (1971) 
Bonner (l979b) 

Davis et al. (1980), Canada. 
MPO (1985) 

A, F, H Kapel (1975, 1981) 
A? Almkvist (1981) 
A? Popov (1982) 
A, F Naito (1971) 
A Stirling et Calvert (1979) 

A, F Mineev (1971), Popov (1982) 

G ?  Badarnshin (1960) 
Popov (1979, 1982) 
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Tableau 20.1 
Méthodes d'abattage des phoques et des otaries (suite) 

Espèce Lieu Abattage Méthode Références 
annuela d'abattageb 

Phoque du Groenland 
(Phoca Groenlandica) 

Phoque à bandes 
( Phoca jasciara) 

Phoque barbu 
(Erignarhus barbatus) 

Phoque à capuchon 
(Cystophora cristata) 

Phoque gris 
(Halichoerus grypus) 

Golfe 
(Canada) 
Front 
(Canada, 
Norvège) 
Arctique 
canadien 

Jan Mayen 
(Norvège) 
Mer de 
Barents 
(Norvège) 
Mer Blanche 
(URSS) 

U.R.S.S. 
Japon 
Alaska 

Canada 

Groenland 
U.R.S.S. 
Japon 
Alaska 

Front 
(Canada, 
Norvège) 
Groenland 
Jan Mayen 
(Norvège) 

Canada 

Islande 

Îles Féroé 
Royaume- 
Uni 
Norvège 
Finlande 

G, A, F Reeves (1977). Lavigne (1979) 
Reeves (1 977) 

G, A, F Lavigne (1979) 
Davis et al. (1980). Canada, 
MPO (1985) 

A, F Kapel (1975, 1981) 

G?,  A? Lavigne (1 979) 

G?, A? Lavigne (1 979) 

G Barzdo (1 980) 
D Barzdo (1980) 
F? Sdobnikov (1933) 

A Shustov (1 965), Popov (1 982) 
A, F Naito (1971) 
A? Stirling (1979) 

Davis et al. (1980), Canada, 
A MPO (1985) 
A, F, H Kapel (1975, 1981) 
A ?  Popov (1982) 
A, F Naito (1971) 
A Burns (1 967) 

Stirling et Archibald (1979) 

G, A Rowsell (1 975). Sergeant 
(1979) 

A Kapel (1975, 1981) 

CI?, A? Sergeant (1 979) 

Hoek (1 985) Canada, MPO 
G, A (1985) 

Einarsson ( 1978). Bonner 
G, F (1979~)  
A? Bonner ( 1 9 7 9 ~ )  

A Bonner (1 982) 
A? 0ritsland (1985) 
A ?  Almkvist (1 98 1) 

a. Prises annuelles approximatives en 1982 ou précédemment. 
1 = 1 à 249; 2 = 250 à 1499; 3 = 1500 à 7499; 4 = 7500 à 24 999; 5 = 25 000 OU plus. 

b. G = gourdin; D = injection de drogues; H = harpon; F = filets; A = armes à feu. 
c. Campagnes constituées, en tout ou en partie, d'abattages systématiques ou de chasses à prime en 

vue de contrôler les populations de phoques. 
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usage pourraient ou devraient être modifiées ou remplacées par des méthodes qui 
seraient moins cruelles. 

En règle générale, il n'existe pas de méthode parfaitement humaine ni 
absolument cruelle de tuer un animal. Toutes les méthodes se situent dans une 
gamme qui, du moins théoriquement, n'a pas de limites. Pour cette raison, dans 
toute opération d'abattage, il faudrait avoir recours aux méthodes les plus 
humanitaires. 

Enfin, nous comparons dans ce chapitre I'abattage des pinnipèdes à deux 
autres activités dans lesquelles l'homme tue un nombre considérable de mammifè- 
res: il s'agit de I'abattage dans les abattoirs et de la chasse au gros gibier. Ces 
comparaisons n'ont pas pour but de déterminer si I'abattage des phoques est 
absolument humain, mais de découvrir le point où se situent les opérations 
d'abattage des phoques dans la gamme a humanité-cruautéa, par rapport aux 
autres principales activités d'abattage qui sont acceptées, quoique implicitement, 
par une bonne partie du public. 

Critères d'abattage sans cruauté 

La définition de I'abattage sans cruauté, élaborée par la Fédération des 
sociétés canadiennes d'assistance aux animaux et adoptée par le Comité d'étude des 
phoques et de leur chasse (COSS), se lit comme suit : 

L'abattage sans cruauté doit être fait de façon que les 
animaux ne ressentent aucune panique ou douleur. Dans la 
pratique, cela peut se faire en provoquant la mort 
instantanée ou en rendant immédiatement l'animal 
inconscient, puis en assurant une mort rapide et inévitable 
sans reprise de conscience (coss. 1978). 

Cette définition peut être considérée comme représentant le plus haut point 
réalisable de la gamme de méthodes d'abattage mentionnée précédemment. 

On ne peut traiter de I'abattage sans cruauté sans tenir compte des trois 
principaux aspects suivants: la douleur, le stress ressenti par l'animal qui va être 
abattu et le stress ressenti par les autres animaux sur place. L'American Veterinary 
Medical Association (AVMA) Panel on Euthanasia présente les renseignements 
suivants sur la douleur : 

Toute lésion ou stimulation intense d'une partie quelconque 
du corps engendre une sensation de douleur. Dans les tissus, 
les récepteurs de la douleur réagissent à des substances 
libérées par l'organisme lorsque les tissus sont 
endommagés. . . 
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Pour qu'un animal éprouve une sensation de douleur, il faut 
que les impulsions produites au niveau des récepteurs de 
douleur suivent la voie nerveuse jusqu'au thalamus et au 
cortex cérébral, et que ce dernier ainsi que les structures 
sous-corticales,soient intacts. Un animal inconscient ne peut 
éprouver de douleur parce que le cortex cérébral ne reçoit 
pas d'impulsions nerveuses. En effet, I'animal n'aura 
aucune sensation de douleur si le cortex cérébral ne 
fonctionne pas pour l'une des raisons suivantes : hypoxie, 
administration de drogues, choc électrique, commotion. 

Chez I'animal inconscient, les stimuli qui sont à l'origine de 
la douleur provoquent des réactions réflexes qui se 
rraduisent par des mouvements. Pour cette raison, les 
mouvements volontaires et involontaires d'un animal ne sont 
pas des indicateurs fiables de la capacité de l'animal 
d'éprouver de la douleur (AV'MA, 1978). 

Les tenants de I'abattage sans cruauté visent à trouver une méthode selon 
laquelle, dans un premier temps, I'animal est rendu le plus rapidement possible 
inconscient et insensible à la douleur. Dans un deuxième temps, cette méthode 
devrait permettre de tuer assez rapidement I'animal avant qu'il ne reprenne 
conscience. Les techniques d'abattage sans cruauté comprennent généralement 
deux étapes distinctes pour répondre à ces exigences, mais pour certaines de ces 
techniques, une seule étape peut parfois ou invariablement entraîner la mort. 

Les autres considérations importantes de I'abattage sans cruauté 
consistent, dans la mesure du possible, à éliminer le stress et la panique ressentis 
par l'animal qui doit être abattu, et à éviter que les animaux qui l'entourent 
subissent les mêmes sensations. 

Méthodes d'abattage 

Comme l'indique le tableau 20.1, les trois principales méthodes d'abattage 
des phoques utilisent les instruments suivants : 

Gourdin. Cette méthode est largement répandue pour I'abattage des 
blanchons du phoque du Groenland et des petits du phoque à capuchon, et 
pour I'abattage de l'otarie à fourrure. 

Armes à feu. Cette méthode est très largement utilisée au Canada pour la 
chasse au phoque à capuchon et au phoque du Groenland plus âgé. C'est la 
principale méthode d'abattage des phoques dans l'Arctique et elle est utilisée 
dans la plupart des campagnes d'abattage systématique visant à contrôler 
les populations. 

Filet. Cette méthode est utilisée localement au Canada pour la chasse au 
phoque du Groenland et d'autres espèces. 
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Dans le présent chapitre, nous décrivons également certaines méthodes qui 
sont ou qui ont été utilisées par les autochtones de l'Arctique ou pratiquées dans 
d'autres pays. 

Enfin, i l  sera question d'autres méthodes possibles d'abattage des phoques, 
fructueuses ou infructueuses, qui ont été proposées dans le but d'humaniser 
la chasse. 

Abattage au gourdin 

De toutes les méthode~d'abatta~e, l'utilisation du gourdin - surtout dans 
le cas des blanchons du phoque du Groenland - a été de loin la plus controversée. 
De nombreux observateurs qualifiés ont estimé que cette méthode d'abattage est 
humaine; d'autres ont contesté cette opinion. Quoi qu'il en soit, elle présente une 
image brutale, et la vue d'un chasseur de phoque frappant un blanchon avec un 
gourdin a été i'un des principaux facteurs qui ont déclenché le débat sur la chasse 
au phoque du Groenland au Canada (voir le chapitre 9). 

L'abattage au gourdin se fait sur la terre ferme ou sur la glace, c'est-à-dire 
dans les endroits où les phoques se déplacent difficilement et où ils ne peuvent 
échapper au gourdin. Lorsque cette méthode est appliquée correctement, le 
chasseur frappe le phoque sur la tête avec suffisamment de force pour provoquer 
une perte de conscience rapide (parfois même la mort), soit par une fracture du 
crâne, soit par une hémorragie cérébrale. Le chasseur achève ensuite l'animal par 
saignée, soit en coupant les principales artères, soit en lui perçant le coeur. 

L'abattage au gourdin est une méthode utilisée dans les pays suivants ou 
par leurs chasseurs : Canada, Norvège, États-unis, Union soviétique, Uruguay, 
Afrique du Sud, Namibie et Islande. 

Phoque du Groenland et phoque à capuchon 

Dans le cas du chasseur canadien, le phoque du Groenland et le phoque à 
capuchon sont abattus au gourdin sur la glace dans les quelques semaines qui 
suivent leur naissance, avant qu'ils ne commencent à aller volontairement dans 
l'eau. Le chasseur qui suit la méthode appropriée d'abattage humanitaire donne 
suffisamment de coups de gourdin sur la tête de l'animal pour provoquer 
l'inconscience. Même si un seul coup peut provoquer I'inconscience (Rowsell, 
1973), la loi exige maintenant que le chasseur en assène suffisamment pour 
enfoncer le crâne de I'animal. Le chasseur s'assure ensuite que l'animal est 
inconscient, le retourne, l'ouvre le long de la ligne médiane et le saigne, en coupant 
généralement les vaisseaux principaux qui vont jusqu'aux nageoires antérieures. La 
mort survient alors rapidement. Après avoir saigné le phoque, le chasseur l'écorche, 
c'est-à-dire qu'il détache la fourrure de i'animal avec sa couche de graisse. 
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Règlement canadien sur les méthodes d'abattage 

Bien que l'abattage au gourdin ait toujours été la principale méthode 
utilisée pour chasser le phoque, ce n'est pas avant 1964 et 1966, période à laquelle 
la nature des opérations de chasse au phoque a commencé à attirer l'attention du 
public, que des règlements sur l'abattage du phoque du Groenland et du phoque à 
capuchon ont été adoptés. Depuis, ces règlements ont été modifiés à plusieurs 
reprises. Bon nombre de ces modifications décodaient de recommandations faites 
par des vétérinaires et autres personnes qualifiées qui avaient observé la chasse au 
phoque au nom d'organismes chargés de la protection des animaux, sous l'égide du 
Comité d'étude des phoques et de leur chasse (cos),  ou au nom du gouvernement. 
Tirée d'un mémoire publié par le ministère des Pêches et des Océans (Canada, 
MPO, 1985), une récapitulation chronologique des modifications apportées au 
règlement sur la protection des phoques parait au chapitre 30. L'annexe XIX du 
mémoire contient des copies des divers règlements et modifications; l'annexe 20.1 
du présent chapitre porte sur les principaux changements apportés au règlement 
depuis 1964. 

Le règlement a été modifié de façon à inclure les prescriptions suivantes 
avec leur date d'entrée en vigueur : 

interdiction des gaffes pour tuer les phoques (1967); 

autorisation de l'emploi de l'hakapik (Front 1976, Golfe 1979); 

obligation de frapper les phoques au gourdin après les avoir abattus au fusil 
(1977); 

obligation de fracturer le crâne de l'animal (1984); 

interdiction d'écorcher les bêtes avant qu'elles ne soient mortes (1964); . 

établissement des critères permettant de conclure à la mort du phoque 
(1978); 

obligation de saigner immédiatement les phoques abattus au gourdin (1979); 

interdiction d'employer un aéronef pour la chasse au phoque (1964; 1970); 

interdiction de chasser pendant la nuit (1967); 

obligation de détenir un permis de chasse au phoque et autorisation conférée 
aux agents de pêche de suspendre le permis (1966; 1967); 

établissement des critères définissant le chasseur et l'aide-chasseur de 
phoques (1 978). 

En vertu du règlement actuel, les phoques sont abattus avec un hakapik ou 
un gourdin. Le règlement décrit ces instruments de façon détaillée. L'hakapik est 
un instrument à tête de fer munie, d'un côté, d'une pointe d'au plus 5% pouces de 
longueur légèrement courbée vers le manche et, de l'autre côté, d'une projection 
contondante d'au plus % pouce de longueur. La tête est fixée à un manche de bois 
de 42 à 60 pouces de longueur, et mesurant 1% pouce à 2 pouces de diamètre. 
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Le gourdin est un bâton de bois dur dont la longueur se situe entre 2 et 2% pieds et 
dont le diamètre est d'au moins 2 pouces sur au moins la moitié de sa longueur. 
Aucun crochet en métal n'est fixé au gourdin. 

L'annexe 20.2 donne un résumé du règlement norvégien de 1968 et 1970 
qui traite des méthodes d'abattage des phoques. 

Application du règlement e t  programmes de formation 

En 1964, lorsque le gouvernement canadien a énoncé ses exigences en 
matière d'abattage sans cruauté dans le règlement sur la protection des phoques, i l  
a également mis sur pied un programme d'application. Depuis, des agents des 
pêches patrouillent les sites de chasse à b o e  d'hélicoptères ou de bateaux de chasse 
au phoque. Leur tâche consiste à vérifier les permis, à examiner les armes de 
chasse, à observer les techniques d'abattage, à vérifier si les crânes sont fracturés et 
à accomplir d'autres fonctions qui ne se rapportent pas à i'abattage sans cruauté. 
Les agents des pêches ont aussi le pouvoir de suspendre les permis, d'expulser un 
chasseur du lieu de chasse ou de porter des accusations dans les cas d'infractions au 
règlement. Jusqu'à maintenant, la pratique la plus courante a été la suspension des 
permis. En 1979, par exemple, les agents ont suspendu 19 permis appartenant à des 
chasseurs côtiers des Îles de la Madeleine qui avaient eu recours à des méthodes 
illégales d'abattage (Dudka, 1979). 

Toutefois, il n'y a pas suffisamment d'agents des pêches sur les lieux de 
chasse au phoque. Ainsi, ils n'étaient que 89 en 1979 (Montreuil, 1980). De plus, 
les secteurs qu'ils doivent patrouiller sont très vastes, le nombre de chasseurs est 
élevé et les opérations de chasse au phoque comportent de multiples facettes. C'est 
pourquoi i l  est impossible de surveiller étroitement et constamment toutes les 
opérations de la chasse au phoque. 

Les nombreuses personnes qui ont observé la chasse au phoque pour en 
évaluer le caractère humanitaire ont souligné les efforts du gouvernement en vue de 
faire appliquer le règlement. La Commission royale n'a pris connaissance que de 
deux rapports d'observateurs (Simpson 1966, 1967a; Jordan 1978, 1985) qui ont 
estimé que le territoire de chasse ne pouvait être patrouillé avec suffisamment 
d'efficacité pour que la situation soit acceptable. L'opinion des autres observateurs 
variait considérablement puisqu'elle dépendait de l'année et du secteur d'observa- 
tion. Au milieu et jusque vers la fin des années 1960, la plupart des observateurs 
ont été impressionnés par les efforts déployés par le gouvernement en vue de 
contrôler la chasse au phoque, et par les améliorations qu'ils pouvaient constater 
d'une année à l'autre (Hughes 1966, 1967, 1968, par exemple). D'autres années, les 
mêmes observateurs (Hughes, 1971, par exemple) ont parfois estimé que les efforts 
d'application du règlement auraient dû être intensifiés. La mise en application du 
règlement a été le plus durement critiquée pendant les années où les agents des 
pêches ne pouvaient pas contrôler la chasse des chasseurs côtiers, comme ce fut le 
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cas en 198 1 dans l'ile-du-prince-Édouard (Platt, 198 1, par exemple). Par contre, 
l'année suivante, les observateurs ont fait, une fois de plus, l'éloge des agents des 
pêches (Hughes, 1982; Platt, 1982). 

Les programmes gouvernementaux de formation constituent également 
une part importante des efforts visant à promouvoir les pratiques d'abattage sans 
cruauté. Les premiers observateurs de la chasse au phoque ont expressément 
recommandé que les chasseurs reçoivent une formation sur les méthodes d'abattage 
humanitaire (Pimlott et Hardy , 1966; Scollard et Hughes, 1966; MacLeod, 1967; 
St. Onge, 1967; Walsh, 1967; Hughes, 1971). Une formation officieuse sur 
I'abattage humanitaire a été amorcée dans les îles de la Madeleine au début des 
années 1970 (Canada, MPO, 1985). En 1975, des instructions avec démonstration 
ont été données sur 8 sites à plus de 400 chasseurs de phoques (Ronald, 1975). 
Un programme à caractère éducatif qui comprenait I'abattage sans cruauté a été 
offert de façon plus officielle à Terre-Neuve en 1978 (Collins et Curran, 1978). En 
1979, I'abattage sans cruauté a été à l'ordre du jour d'une réunion à St. John's, à 
laquelle participaient tous les chasseurs de phoques des grands navires (Rowsell, 
1979a). En 1980, les agents des pêches ont donné des séances de formation dans 
toutes les aggloinérations de chasseurs de phoques de Terre-Neuve (Canada, MPO, 
1985). 

Pour compléter cette formation, le gouvernement fédéral a également 
publié des documents et des dépliants sur I'abattage des phoques sans cruauté. Les 
dépliants de 1978 et 1979 (tels que reproduits dans Rowsell, 1978 et dans le , 

rapport de I'ACV, 1979) insistent sur la nécessité d'asséner au moins trois coups sur 
la tête du phoque avec un gourdin ou un hakapik, et sur l'importance de s'assurer 
que le phoque est inconscient en vérifiant ses réactions réflexes visuelles. Les 
dépliants ne mentionnent rien sur la nécessité d'une saignée rapide, mais ce sujet a 
été traité dans le cahier du chasseur de phoques publié en 1981 (Canada, MPO, 
1985, Annexe XX) et dans une brochure plus récente sur I'abattage sans cruauté 
(Canada, MPO, 1985, Annexe XV). 

Observation de I'abattage au gourdin sur les lieux de chasse 

Premières observations 

Les pratiques inhumaines d'abattage pendant la chasse au phoque étaient 
apparemment courantes avant la saison de chasse de 1965, année où le premier 
règlement a été mis en application pour empêcher de telles pratiques. England 
(1 924) décrit l'expérience qu'il a vécue à bord d'un grand navire lors de la saison de 
chasse au phoque de 1922 à Terre-Neuve. Comme le souligne Watson (1985), 
England mentionne un certain nombre de cas de pratiques cruelles comme 
l'écorchement d'un phoque qui avait été assommé, mais qui n'était pas mort (p. 84) 
et l'utilisation de gaffes pour hisser des phoques vivants à bord du navire (p. 87); 
il relate que le capitaine avait averti un chasseur de tuer son phoque avant de 
l'écorcher (p. 87); il mentionne aussi le cas d'un très petit blanchon qui avait été 
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poignardé et abandonné mourant sans être utilisé (p. 91) et celui d'un chasseur qui 
avait donné un coup de pied sur la tête d'un phoque pour l'étourdir et qui l'avait 
ensuite traîné jusqu'au navire (p. 184). 11 rapporte égaiement que les phoques à 
capuchon étaient blessés par des méthodes inadéquates d'abattage aux armes à feu 
(p. 230-231) et la perte de nombreux phoques abattus par des armes à feu 
(p. 230-231). Lillie (1955) avait visité la région du Front en 1949 et traitait de 
certains cas d'abattage inhumain au gourdin et aux armes à feu, mais en général il 
estimait que I'abattage au gourdin était une méthode humanitaire. 

Chasse dans le Golfe, 1966-1968 

Même si les pratiques inhumaines d'abattage ont suscité de vives 
préoccupations parmi le public au cours des années 1950 et au début des années 
1960, il n'y a que très peu d'observations sur les techniques réelles d'abattage qui 
datent de cette période. De 1965 jusqu'à nos jours, au moins 44 vétérinaires, agents 
de protection des animaux et biologistes ont effectué un minimum de 86 séjours sur 
les lieux de chasse pour observer I'abattage des phoques au gourdin et traiter de 
l'aspect humanitaire de la méthode. Les rapports de ces observateurs ont été 
déposés à la bibliothèque du MPO à Ottawa et ajoutés à la bibliographie sur les 
pinnipèdes à l'université de Guelph. 

Dans la région du Golfe en 1966, 8 observateurs ont accompagné les 
chasseurs de phoques à capuchon. Ils ont examiné des centaines de crânes dont la 
plupart avaient été enfoncés. Toutefois certains crânes étaient intacts. Les 
observateurs n'ont pu déterminer si les phoques dont les crânes étaient intacts 
avaient été assommés avant d'être écorchés (Hughes, 1966). Ils ont observé certains 
actes de cruauté flagrante, notamment le cas de 9 phoques qui avaient été frappés 
et laissés sur place, conscients et baignant dans leur sang. Ils ont aussi découvert 50 
phoques qui avaient été tailladés au couteau et qui s'étaient traînés à diverses 
distances avant de mourir (Hughes, 1966). 

Malgré ces cas de cruauté, tous les observateurs de la chasse de 1966, à 
l'exception de Simpson (1966)' étaient d'avis que si les chasseurs recevaient une 
formation plus appropriée et si le règlement quelque peu modifié était appliqué de 
façon plus stricte, la chasse au phoque pourrait prendre un caractère humainement 
acceptable. Toutefois, Simpson a soutenu que même si le gourdin, à la condition 
d'être utilisé correctement, provoquait la mort instantanée d'un seul coup, les 
conditions de chasse et le manque d'expérience des chasseurs empêchaient ces 
derniers de s'en servir correctement. Elle a signalé un certain nombre de cas de 
cruauté et a conclu qu'elle ne a pouvait en aucun cas envisager une façon 
d'humaniser la chasse commerciale au phoque dans le Golfe n et a qu'il faudrait 
arrêter la chasse au phoque dans le Golfe a. 

En 1967, quelques observateurs ont constaté une nette amélioration des 
méthodes d'abattage par rapport à celles de 1966 (Hughes, 1967; Walsh, 1967). 
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Ils n'ont observé aucun acte délibéré de cruauté et ont noté que le règlement avait 
été appliqué avec une rigueur sans précédent. Dans son rapport, Walsh (1967) 
déclare avoir vérifié 512 crânes dont 18 ne semblaient pas avoir été fracturés et 3 
dont seul le nez semblait l'avoir été. Les autres phoques semblaient avoir été 
assommés correctement. 

En 1967, Simpson (1967a) a noté que les techniques d'abattage 
humanitaire s'étaient quelque peu améliorées, mais elle n'a pas modifié son opinion 
négative sur l'acceptabilité globale de la chasse. Elle a procédé à l'examen de 154 
crânes dont 98 avaient été nettement fracturés (Simpson, 1967b). Elle a conclu 
a que la mort d'un pourcentage élevé d'animaux chassés présente un caractère 
humain fort douteux D. 

Hughes (1968) a signalé une grande amélioration des techniques 
humanitaires d'abattage en 1968 par rapport à l'année précédente. Il a constaté que 
les phoques abattus par les chasseurs à bord des navires avaient tous été assommés 
correctement, et que les crânes moins endommagés avaient été retrouvés surtout 
dans les endroits où la chasse avait été faite à bord d'aéronefs. II déclare à ce 
propos : 

En ce qui concerne l'abattage des jeunes phoques et celui 
pratiqué dans la zone 2 du Golfe, je suis persuadé que nous 
avons atteint une norme d'abattage acceptable pour toute 
personne raisonnable. 

Jones (1 968) a estimé que a les méthodes d'abattage se comparent favorablement à 
celles utilisées dans de nombreux abattoirs D. Schiefer (1968a' 1968b) a publié les 
résultats de 695 autopsies pratiquées sur des blanchons par quatre vétérinaires en 
1968; sur ce nombre, 93,7 % (soit 651 blanchons) avaient eu le crâne enfoncé et/ou 
des hémorragies cérébrales et étaient probablement morts ou inconscients avant 
I'écorchement et 1,7 % étaient probablement inconscients. Quant au reste, soit 
4,7 %, les vétérinaires n'ont pu déterminer s'ils étaient inconscients au moment de 
l'écorchement. 

Après avoir observé la chasse, Karstad (1970) et Ronald (1969) ont 
recommandé que les animaux soient écorchés ou saignés immédiatement après 
avoir été abattus au gourdin, mais cette recommandation n'est devenue obligatoire 
qu'en 1979. 

Dans l'ensemble, il apparaît que le caractère humanitaire des méthodes 
d'abattage dans le Golfe s'est considérablement amélioré entre 1966 et 1968. 

Chasse dans le Golfe. après 1968 

La Commission royale a pris connaissance de rapports rédigés par des 
observateurs sur les chasses postérieures à 1968 et menées par des chasseurs à bord 



de grands navires dans le golfe du Saint-Laurent. Les rapports indiquent, à deux 
exceptions près, que les observateurs ont généralement estimé que l'abattage au 
gourdin était une méthode humanitaire. L'une des deux exceptions s'est produite en 
198 1, lorsque Hughes (1 98 1 ) a observé un certain nombre d'infractions commises 
par les membres d'équipage d'un des grands navires; il s'agissait pourtant des 
mêmes chasseurs que l'année précédente, lorsque Hughes n'avait observé aucune 
infraction de ce genre. 

L'autre exception s'est produite en 1978 et a été signalée par Jordan 
(1978) à la suite de sa visite des sites de chasse dans le Golfe au nom de la Royal 
Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA). Dans un échantillonnage 
de 13 petits qu'il a examinés, 7 crânes n'avaient pas été enfoncés. Dans deux autres 
échantillons, tous les crânes avaient été enfoncés, mais certains l'avaient été après 
la mort de l'animal. Sur trois petits qu'il a vu assommer, un était encore vivant et 
son crâne intact, même après avoir été frappé. Dans son rapport, l'auteur se 
demande si l'animal était inconscient au moment de l'écorchement. À la suite de ce 
rapport, la RSPCA a expressément recommandé au gouvernement canadien a de 
mettre fin immédiatement à l'abattage des bébés phoques ip. 

À partir de 1970, il n'a plus été nécessaire de surveiller les chasseurs de 
phoques transportés par aéronef puisque ce mode de transport a été interdit pour la 
chasse, sauf pour aller à la recherche des phoques. 

Certains des plus graves problèmes se sont posés lors des chasses menées 
par les chasseurs côtiers dans le Golfe. Ces problèmes sont survenus lorsque l'état 
des glaces a forcé les phoques du Groenland groupés pour la mise bas à se 
rapprocher de la terre ferme. Les chasseurs, souvent sans expérience, se sont alors 
rués pour prendre part à la chasse. Dans cette situation, la mise en application des 
pratiques humaines d'abattage par les agents des pêches a été difficile et souvent 
inefficace en raison de l'imprévisibilité de l'heure et du lieu de la chasse, du nombre 
de personnes qui y participaient généralement et de leur manque d'expérience. 

Des infractions commises par les chasseurs côtiers des Îles de la Madeleine 
ont été relevées en 1971 (Hughes), en 1974 (Terhune), en 1975 (Ronald) et en 
1980 (Hughes). L'agent des pêches Dudka (1979) a signalé un problème 
semblable, au même endroit, en 1979. En 1974, on a trouvé un certain nombre de 
petits qui avaient été tués et saignés, mais dont la peau n'avait pas été enlevée; on a 
également trouvé un phoque adulte blessé (vraisemblablement rendu aveugle) et 57 
crânes dont 6 n'avaient été que partiellement enfoncés (Terhune, 1974.) En 1975, 
plusieurs centaines de chasseurs côtiers a ont agi comme s'ils n'avaient jamais reçu 
de formation ou d'instructions sur les techniques d'abattage n, et le responsable des 
agents des pêches les a menacés de recommander la clôture de la chasse s'ils ne 
mettaient pas fin aux actes de cruauté et au gaspillage (Ronald, 1975). 

Le cas le plus notoire remonte à 1981 lorsque les chasseurs côtiers ont 
donné la chasse à une mouvée qui, exceptionnellement, mettait bas à proximité de 
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l'Île-du.-prince-Édouard. Étant donné le manque d'expérience de ces personnes pour 
ce genre de chasse, plusieurs organismes de protection des animaux ont recom- 
mandé de ne pas en autoriser l'ouverture; quoi qu'il en soit, la chasse fut autorisée. 
Lorsque la glace est apparue, un permis a été accordé à 240 chasseurs qui ont 
ensuite suivi un a cours intensif D sur le règlement sur la protection des phoques 
(Platt, 1981). Pourtant, Platt a observé des chasseurs qui, après avoir assommé des 
phoques au gourdin, les chargeaient à bord d'un bateau sans les avoir saignés. Dans 
son rapport, I'ACV (1981) mentionne le cas d'un phoque qui avait été tué et 
abandonné sur place sans avoir été écorché, il n'était qu'à un demi-mètre du rivage. 
Les agents des pêches, incapables de contrôler les chasseurs, ont observé beaucoup 
d'autres infractions. De plus, le déroulement de la chasse était parfaitement visible 
du rivage. Le Ministère a toutefois réagi rapidement en annulant la chasse après la 
première journée. 

Chasse canadienne dans la région du Front 

Même si de nombreux vétérinaires, agents de protection des animaux et 
biologistes ont surveillé la chasse au phoque dans le Golfe après 1965, aucun 
observateur, avant 1972, ne s'était rendu dans la région du Front. C'est au cours de 
cette année que Rowsell (1972) effectua la première d'une longue série de visites. Il 
a constaté que le gourdin, tel qu'il était utilisé dans le Golfe, n'était pas aussi 
efficace que I'hakapik pour abattre les blanchons plus gros du phoque du 
Groenland ou les petits du phoque à capuchon (Rowsell, 1975, 1977, 1980). Il a 
recommandé l'utilisation de I'hakapik (Rowsell, 1975) et cette arme a éié autorisée 
dans la région du Front en 1976. Rowsell (1975, 1976) a également démontré que 
les petits du phoque à capuchon pouvaient être tués sans abattre la mère au fusil; 
aussi, des limites ont-elles été imposées en 1977 sur la prise des femelles. 

Dans l'ensemble, les observateurs de la chasse à bord des grands navires 
dans la région du Front ont reconnu l'aspect humanitaire de l'abattage au gourdin. 
En 1978, quelques infractions aux pratiques humanitaires d'abattage ont été 
relevées (Jotham, 1978; Walsh, 1978). 

Dans la région du Front, les plus graves problèmes se sont posés en 198 1, 
lorsque les palangriers ont pu pénétrer suffisamment dans les glaces pour atteindre, 
pour la première fois depuis au moins neuf ans, les sites de mise bas du phoque du 
Groenland et du phoque à capuchon (Rowsell, 1981; Walsh, 1981). Les navires 
étaient mal équipés pour la chasse et certains chasseurs manquaient apparemment 
d'expérience. Certains assommaient des phoques avec des manches de hache; 
d'autres en assommaient plusieurs au lieu de les saigner et de les écorcher un par 
un; d'autres encore abattaient des phoques à capuchon, sans que des quotas aient 
été établis pour cette espèce. 
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Chasse nowégienne dans la région du Front 

En 1968 et 1970, des observateurs se trouvaient à bord des navires 
norvégiens dans la région du Front pour évaluer le caractère humanitaire des 
méthodes d'abattage employées par les membres d'équipage. Sagnen (1968) a 
constaté que les chasseurs utilisaient I'hakapik plutôt que le gourdin et que tous les 
crânes examinés, à une exception près, avaient été troués une ou plusieurs fois par 
la pointe de I'hakapik. Il a observé, à maintes reprises, que les animaux n'étaient 
pas immédiatement saignés après avoir été assommés. Le manque de formation des 
jeunes chasseurs était la principale cause de l'inefficacité des méthodes d'abattage. 
Ils ont toutefois appris très vite à tuer efficacement les animaux, mais ils ont peut- 
être causé des souffrances inutiles pendant leur apprentissage. Sagnen a conclu que 
I'hakapik est un instrument d'abattage acceptable et qu'il n'aurait pu trouver de 
meilleure méthode pour abattre un grand nombre de phoques dans les conditions 
existantes. 

Dans son rapport, Platt (1970) souligne que les Norvégiens ont mis en 
application la plupart des recommandations de Sagnen. Contrairement aux navires 
de chasse canadiens dans la région du Front, où l'on retrouvait un ou deux agents 
des pêches à bord, les 15 navires norvégiens étaient supervisés par un seul agent 
pour toute la flotte. La chasse était divisée en trois étapes. Au cours de la première 
étape, les Norvégiens abattaient les blanchons à I'hakapik. Dans la deuxième, ils 
utilisaient des armes à feu ou parfois l'hakapik pour abattre des brasseurs (phoques 
d'au moins 4 semaines et capables de nager). Au cours de la troisième et dernière 
étape, ils abattaient aux armes à feu les phoques rassemblés pour I'accouplement. 
Les observations et les conclusions de Platt concordent généralement avec celles de 
Sagnen. Même si des infractions ont été observées, seuls de très rares cas de 
souffrances inutiles ont été relevés. 

Rowsell a observé les techniques norvégiennes d'abattage en 1975 et 1980. 
En 1975, il a examiné environ 50 crânes de phoques du Groenland et a constaté 
qu'ils portaient tous de multiples fractures (Rowsell, 1975). Quelques chasseurs 
utilisaient un crochet en métal plein (slagkrok) d'une longueur d'environ 50 
centimètres, fixé à un manche solide. Les chasseurs frappaient le phoque deux ou 
trois fois avec le manche et enfonçaient ensuite le crochet dans le crâne. Rowsell 
n'a examiné aucun crâne de phoque abattu par cet instrument, mais il estime qu'il 
ne devrait être utilisé que sur les nouveau-nés. En 1980, il a examiné 25 crânes de 
phoques tués par les Norvégiens. Tous présentaient d'importantes fractures et des 
lésions cérébrales irréversibles (Rowsell, 1980). 

Études en laboratoire de l'abattage au gourdin 

À notre connaissance, une seule étude a été menée en laboratoire sur 
l'utilisation du gourdin comme méthode d'abattage des phoques (Blix et Oritsland, 
1970). Trois petits phoques du Groenland ont été frappés d'un seul coup à la tête 
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avec un slagkrok norvégien. Le coup a suffi pour provoquer l'arrêt immédiat et 
irréversible de l'activité cérébrale enregistrée sur un électro-encéphalogramme 
(EEG). Ces résultats ont prouvé, du moins dans des conditions idéales, qu'une telle 
méthode constitue une technique humanitaire satisfaisante d'abattage. 

L'abattage actuel est-il humanitaire? 

Aucun des observateurs dont nous avons étudié les rapports ne met en 
doute que, dans de bonnes conditions, le chasseur qui suit les méthodes prescrites 
peut instantanément tuer un blanchon ou provoquer l'état d'inconscience en lui 
assenant correctement un coup de gourdin ou d'hakapik. La saignée immédiate et 
obligatoire après l'abattage au gourdin permet d'assurer la mort du phoque sans 
qu'il ne reprenne conscience. Les difficultés découlent des conditions dans lesquelles 
la chasse se déroule. 

' Le règlement exige que la méthode d'abattage, dont I'application correcte 
entraînera une mort aussi humanitaire que possible, se déroule en trois étapes: 
abattage au gourdin, vérification du réflexe de clignement et saignée. II peut 
toutefois se produire des abus à chacune de ces étapes. Assommer au gourdin est un 
geste physique que le chasseur doit exécuter avec précision pour éviter toute 
cruauté. Il est sans doute impossible d'atteindre un degré invariable de précision 
compte tenu du froid et des difficultés de déplacement sur la glace, des longues 
heures de travail, de la nécessité de travailler rapidement et de la possibilité de 
frapper une cible en mouvement. Certains observateurs ont noté que les chasseurs 
ont tendance à se fatiguer ou à souffrir de tendinite; ils ont donc conclu que ces 
facteurs influent sur leur capacité d'utilisation du gourdin (Jordan, 1978, par 
exemple). L'usage abusif du gourdin a toujours été plus répandu dans les conditions 
a fiévreuses D qui entouraient les chasses effectuées par des chasseurs côtiers 
inexpérimentés lorsque les phoques se rapprochaient du rivage. 

II est probable que le test du réflexe de clignement pour vérifier l'état 
d'inconscience de l'animal est .rarement effectué. En 1978, plusieurs observateurs 
ont déclaré qu'ils n'avaient vu aucun chasseur faire ce test (Jotham, 1978; Rowsell, 
1978; Jordan, 1985). On imagine facilement que les chasseurs négligent de faire 
cette vérification lorsqu'ils sont fatigués ou pressés, comme c'est généralement le 
cas, ou même lorsqu'ils sont certains que le phoque est mort et que personne ne les 
surveille. 

Les observateurs ont également noté que les chasseurs assommaient 
souvent plusieurs phoques au gourdin avant de revenir au premier pour le saigner 
(Walsh, 1978, par exemple) comme cela doit se faire normalement. II convient de 
noter que la plupart des cas dans lesquels on a signalé des infractions relatives à 
l'application intégrale des techniques d'abattage (surtout celles qui se sont 
produites au cours des dernières années, lorsque les exigences sont devenues plus 
strictes) ne signifient pas nécessairement que ces abattages aient été inhumains ou 
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cruels. Ils signifient plutôt que ces abattages auraient pu être cruels et qu'il faut 
par conséquent améliorer les techniques d'abattage, assurer une meilleure 
application du règlement et donner une formation efficace. 

La question cruciale n'est pas de savoir si les phoques sont encore vivants, 
mais s'ils sont encor'e conscients au moment de I'écorchement. En effet, un animal 
peut être encore vivant d'après certains critères (le coeur peut continuer de battre, 
par exemple) tout en étant dans un état d'inconscience profonde et irréversible et, 
dans ce cas, il est incapable d'éprouver la moindre sensation. Les coups assenés sur 
le crâne de I'animal produisent généralement a la mort cérébrale D, selon la lecture 
de I'EEG (Blix et Oritsland, 1970)' mais le coeur du phoque peut continuer de battre 
jusqu'à 56 minutes après la mort cérébrale (Blix et Oritsland, 1970). Dans ces 
circonstances, il est très difficile de donner une définition de la mort qui permette 
aux chasseurs ou à un agent des pêches de constater la mort d'un animal. De 
nombreux observateurs ont recommandé que le règlement exige que le phoque soit 
inconscient (c'est-à-dire insensible à la douleur) avant que I'on procède à son 
écorchement, plutôt que d'attendre sa mort (Jones, 1968; Schiefer, l968b; Karstad, 
1970, par exemple). En 1978, le gouvernement canadien a inscrit dans le 
Règlement sur la protection des phoques une définition de la mort qui porte 
essentiellement sur l'état d'inconscience. 

De nombreuses accusations, selon lesquelles des chasseurs procédaient à 
l'écorchement des phoques pendant qu'ils étaient encore vivants, ont donné lieu à 
une vaste campagne de publicité. Quelques-unes de ces accusations, basées sur des 
cas rapportés par des observateurs qualifiés comme Simpson (1966), étaient 
probablement justifiées. D'autres étaient sans doute fondées sur une conception 
erronée, avancée par des personnes qui avaient observé et mal compris les 
mouvements musculaires réflexes qui peuvent se produire après la mort du phoque. 
Nombre d'observateurs ont observé ces mouvements réflexes involontaires, surtout 
ceux des nageoires postérieures, et ont fait remarquer qu'ils pouvaient être 
interprétés comme signes de vie chez I'animal (Jones, 1968, par exemple). Sognen 
(1968) a signalé des a mouvements agoniques normaux D dont certains s'étaient 
produits a sur des animaux entièrement saignés et dont le crâne avait été enfoncé et 
les tissus cérébraux détruits B. Scott (1977) a rapporté qu'un phoque abattu d'une 
balle à la tête avait nagé vigoureusement à la surface de l'eau sur une distance de 9 
à 12 mètres : a L'autopsie a révélé que la quasi-totalité de la tête du phoque avait 
été détruite, ce qui permet de croire que les mouvements natatoires de l'animal 
pouvaient être attribués à une manifestation réflexe. D 

Néanmoins, il est possible qu'un phoque soit encore conscient au tout 
début de l'écorchement, même s'il ne fait aucun mouvement apparent. Cela tient au 
fait que de nombreux petits du phoque du Groenland a figent sur place D lorsqu'on 
s'approche d'eux. Simpson (1966) rapporte que lorsque les phoques réagissent de 
cette façon, ils demeurent immobiles et que a I'on pourrait leur faire pratiquement 
n'importe quoi sans qu'ils ne bougent D. Karstad (1970) a émis l'hypothèse qu'un 
phoque qui reprend conscience après avoir été assommé peut se figer sur place et 
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être conscient au commencement de I'écorchement. Johansson (1967) partage 
également cette opinion. II fait toutefois remarquer a qu'en raison du choc 
opératoire important et très rapide, et des hémorragies qui s'ensuivent, il est certain 
que l'animal perd très vite conscience D. Il est impossible de s'assurer, par 
observation directe, du pourcentage de phoques qui souffrent de cette façon, mais 
les données sur la proportion de crânes enfoncés correctement indiquent que ce 
pourcentage est extrêmement faible dans la plupart des cas. De plus, c'est dans le 
but d'éliminer ce risque que les chasseurs ont été obligés de faire le test du réflexe 
de clignement, car si l'on respecte cette obligation, il devrait être impossible de 
saigner ou d'écorcher un phoque encore conscient. 

L'état de conscience ou d'inconscience de l'animal au moment de 
I'abattage est souvent difficile à déterminer après coup. Le fait de constater que le 
crâne est enfoncé a généralement été reconnu comme preuve que le phoque était 
inconscient au moment de la mort. Même si le crâne n'est pas enfoncé, I'incons- 
cience peut être provoquée par des hémorragies cérébrales, selon leur importance et 
leur emplacement. Les vétérinaires qui ont examiné des crânes de phoques non 
enfoncés ont généralement pu affirmer que certains de ces phoques étaient 
probablement inconscients par suite d'une hémorragie cérébrale au moment de 
I'abattage, mais après l'examen d'autres crânes, ils n'ont pu déterminer si ces 
phoques étaient encore conscients au moment de la mort (Simpson, 1967b; 
Schiefer, 1968b; Karstad, 1970, par exemple). 

Pour les agents des pêches chargés de faire respecter le règlement, le fait 
de constater l'enfoncement du crâne constituait une indication certaine que les 
phoques avaient été abattus sans cruauté. En 1968 (Costello) et en 1978 (Scott), on 
a vu des agents des pêches obliger des chasseurs à frapper le crâne des phoques 
jusqu'à ce qu'il soit enfoncé, même si cette pratique avant l'écorchement n'est 
devenue obligatoire qu'en 1984. Toutefois, cette façor! de procéder pouvait 
entraîner certains abus. Des observateurs ont vu des chasseurs enfoncer des crânes 
à coup de talon après que l'animal eut été abattu et écorché (Hughes, 1968; Jordan, 
1978; Rowsell, 1979a). Seul un examen approfondi par un vétérinaire aurait pu 
permettre de prouver que les crânes avaient été enfoncés après la mort. 

La plupart des vétérinaires, des agents .de sociétés d'assistance aux 
animaux et des biologistes qui se sont rendus sur les sites de chasse pour en évaluer 
le caractère humanitaire ont estimé que I'abattage au gourdin des jeunes phoques 
est une méthode suffisamment humanitaire pour en adopter la pratique. Ils ont 
observé de nombreux cas de cruauté et ont cerné un bon nombre de secteurs où des 
améliorations s'avéraient nécessaires. Ils ont fait des recommandations dans ce sens 
en vue d'éliminer la cruauté. En supposant que leurs diverses recommandations 
soient mises en application. la plupart des observateurs ont estimé que I'abattage au 
gourdin pouvait être fait sans cruauté, même si certains d'entre eux s'opposaient en 
principe à cette méthode et qu'un grand nombre la trouvaient aussi humanitaire, 
voire moins cruelle, que les techniques employées dans les abattoirs. Par contre, 
quelques observateurs (Simpson, 1966, l967a; Jordan, 1978) ont jugé que cette 
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méthode était extrêmement cruelle, ne pouvait absolument pas être appliquée de 
façon humanitaire et qu'il fallait, par conséquent, l'abolir. 

A la lumière des preuves qui lui ont été présentées, la Commission royale 
estime que, dans le cadre du règlement actuel et des programmes du ministère des 
Pêches et des Océans en matière de formation et d'application du règlement, la très 
grande majorité des petits du phoque du Groenland sont abattus d'une manière qui 
répond à une norme élevée d'abattage sans cruauté. Si les chasseurs procédaient 
invariablement à la vérification du réflexe de clignement et à la saignée immédiate 
comme l'exige le règlement, la quasi-totalité des phoques seraient abattus d'une 
façon parfaitement humanitaire. Si l'abattage au gourdin des petits du phoque du 
Groenland et du phoque à capuchon doit se poursuivre, il est donc essentiel que le 
Ministère maintienne et, si possible, améliore le niveau des programmes de 
formation et renforce l'application du règlement. 

De l'avis de la Commission royale, la principale menace au maintien du 
caractère humanitaire de la chasse, si elle était autorisée à l'avenir, est l'évolution 
locale de conditions particulières dans lesquelles il est impossible d'assurer une 
surveillance adéquate, ou quand des chasseurs mal entraînés participent à la chasse. 
Que ce genre de circonstance ait pu se produire en 1981, après que le règlement et 
les mécanismes de surveillance aient été mis en place et aient fonctionné 
relativement bien pendant 13 ans, souligne la réalité de la menace et des dangers du 
laisser-faire. Si une telle situation risquait de se reproduire à l'avenir, le Ministère 
devrait s'assurer que toutes les activités de chasse au phoque dans la zone concernée 
sont effectivement interdites avant le début de la chasse. 

Stress avant I'abattage 

L'une des grandes préoccupations se rapportant à I'abattage sans cruauté 
est le stress subi par les animaux avant l'abattage même (UFAW, 1967, par 
exemple). Cet aspect est particulièrement important lors d'opérations où I'abattage 
fait en un point de rassemblement, comme c'est le cas des animaux menés à 
l'abattoir ou pendant la chasse à l'otarie des Pribilof. 

La plupart des observateurs de la chasse canadienne sont d'avis que les 
bébés phoques ne ressentent que peu de stress avant d'être abattus (Hughes, 1978b, 
par exemple) puisque I'abattage ne se fait pas dans un endroit particulier et que les 
jeunes phoques n'ont pas à être déplacés, ni même touchés, avant d'être tués. En 
fait, ils ne semblent pas se rendre compte de ce qui arrive aux autres bébés phoques 
autour d'eux (Johansson, 1967; Ronald, 1970; Scott, 1971, par exemple). Ils n'ont 
pas peur quand on s'approche d'eux avec précaution, mais peuvent tenter de 
s'échapper s'ils sont effrayés (Platt, 1970). Lorsqu'ils se sentent coincés, ils peuvent 
menacer de mordre, bien qu'ils ne le fassent que très rarement, ou déféquer 
(Simpson, 1966; Helmbolt, 1968). Terrifiés, d'autres phoques peuvent réagir en se 
figeant sur place. Même si l'approche du chasseur risque d'effrayer le bébé phoque, 
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la distance qui les sépare avant que l'animal commence à réagir a été évaluée à 
trois ou quatre mètres tout au plus (ACV, 1979). Par conséquent, si le jeune phoque 
subit un stress ce n'est que pendant une très courte période avant l'abattage. 

Effets sur la mère 

Un autre aspect important de la question de l'abattage sans cruauté est 
l'effet qu'il peut avoir sur les autres animaux qui sont témoins ou qui peuvent en 
souffrir par la suite. Comme les observateurs ont indiqué que les bébés phoques ne 
semblent pas remarquer l'abattage des autres jeunes phoques qui les entourent, le 
seul point à débattre est l'effet que cela peut avoir sur les femelles. 

De nombreux observateurs de la chasse au phoque du Groenland ont fait 
part des réactions de la mère à l'approche du chasseur et après I'abattage du petit. 
Ils ont signalé diverses réactions qui découleraient, du moins en partie, d'une 
grande variété de comportements individuels parmi les phoques, et des différences 
de comportement associées aux courtes durées d'allaitement avant l'abattage. 

La proportion des femelles qui ont quitté leur petit pour entrer dans l'eau à 
l'approche du chasseur a varié entre un très faible et un très fort pourcentage. Le 
même écart a été observé pour l'intérêt que portent les femelles à la carcasse de 
leur petit. Certains observateurs croient qu'il existe un lien très fort entre la mère et 
son petit; d'autres estiment que ce lien est plutôt faible. Le phoque du Groenland ne 
donne du lait que pendant la période d'allaitement et les femelles qui perdent leur 
petit cessent rapidement d'en produire. La période d'allaitement du phoque du 
Groenland est très courte par rapport à celle d'autres grands mammifères, car elle 
ne dure que de huit à douze jours (Lavigne, 1979; Stewart et Lavigne, 1980). 

La relation mère-petit du phoque à capuchon est encore moins connue, 
bien que d'après ses observations, Greendale (1985) a conclu qu'elle était plus forte 
que celle du phoque du Groenland. Le phoque à capuchon a une période 
d'allaitement encore plus courte que celle du phoque du Groenland puisqu'elle ne 
dure que quatre jours (Bowen et al., 1985). 

L'une des mesures proposées pour réduire la détresse ressentie par la 
femelle consisterait à ne pas abattre les petits que les mères tentent de défendre et à 
retarder la chasse jusqu'à ce que la plupart des petits soient sevrés. Ces mesures 
poseraient toutefois des problèmes d'ordre pratique. Cette question est traitée plus 
en détail à l'annexe 20.3. 

Perturbations causées par les navires de chasse 

Le problème posé par le déplacement des navires de chasse à travers les 
glaces, et la destruction accidentelle des bébés phoques a été occasionnellement 
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soulevé. Simpson (1966, 1967a) rapporte qu'elle a vu plusieurs blanchons se faire 
écraser entre le navire et la glace ou entre des blocs de glace; d'autres qui avaient 
été jetés à l'eau tentaient de nager vers des blocs de glace, et seuls certains d'entre 
eux étaient parvenus à se hisser sur ces derniers. Watson (1985) signale qu'il a vu 
43 phoques tués par trois navires de la Garde côtière canadienne et de nombreux 
autres a frappés n par des navires de chasse. Aucun autre observateur n'a relevé ce 
genre d'incident. Bourne (1966) a déclaré : a Après de nombreuses enquêtes et 
observations dans des endroits semblables, rien ne me permet de prouver que des 
blanchons ont été écrasés entre les navires et la glace. n Pimlot (1967) a vu 15 petits 
qui semblaient se trouver sur la route d'un navire. Ils s'en sont tous tirés indemnes, 
sauf un, et ceux qui ont été projetés à I'eau ont pu regagner la glace. (Le quinzième 
n'était pas blessé, mais on l'a perdu de vue derrière un bloc de glace.) Walsh (1967) 
a observé 7 petits qui étaient tombés à I'eau; ils ont tous pu nager vers les glaces 
flottantes et y remonter, aidés par leur présumée mère. 

De l'avis de la Commission royale, il semble que peu de petits sont tués par 
des navires de chasse ou d'autres navires qui circulent à travers les glaces où se sont 
installés ces phoques. Cette situation ne doit pas être comparée à celle qui prévaut 
dans l'Arctique, où le passage de gros brise-glaces dans la glace épaisse peut causer 
la mort de quelques phoques annelés. Cette question est traitée ultérieurement au 
chapitre 23. 

Autres considérations 

Les phoques adultes du Groenland et leurs petits pleurent abondamment 
sur la glace. Certains observateurs ont supposé que ces pleurs pouvaient être une 
réaction à la détresse qu'ils ressentent avant d'être abattus ou à la peine qu'ils 
éprouvent à la mort de leurs petits. II n'y a toutefois aucune preuve biologique pour 
appuyer cette hypothèse (annexe 20.4). 

Johansson (1967) a déclaré que les ennemis naturels ou les aéronefs qui 
volent à basse altitude peuvent effrayer les femelles au point qu'elles se jettent à 
I'eau a même pendant la mise bas D et que a les petits qui naissent dans l'eau se 
noient B. Toutefois, il ne dit pas qu'il a observé ce phénomène et ne fournit pas de 
preuves ou de références à l'appui de ses allégations. Pour leur part, Sergeant 
(1985) et Lavigne (1985) ont fait observer que la véracité de ce genre de situation 
n'avait, à leur connaissance, jamais été prouvée. 

Autre méthode canadienne d'abattage au gourdin 

L'abattage au gourdin a été utilisé dans l'est du Canada comme méthode 
d'élimination du phoque gris. Les adultes sont abattus aux armes à feu et les petits 
sont tués aux armes à feu ou au gourdin sur les sites de mise bas au milieu de 
l'hiver (Hoek, 1985). Même si l'abattage au gourdin de ces animaux n'a pas fait 
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l'objet d'observations directes en vue d'évaluer son caractère humanitaire, Webb 
(1984a) a été témoin d'une démonstration d'abattage au gourdin de six petits du 
phoque gris. Les crânes avaient été enfoncés et les phoques étaient inconscients, 
mais cinq à huit minutes plus tard, trois des jeunes phoques ont recommencé à 
respirer faiblement pendant un certain temps avant de mourir. 

Otaries à fourrure des Pribilof 

Les otaries à fourrure des Pribilof sont chassées au gourdin dans les îles 
Pribilof aux États-unis, et dans les îles du Commandeur et l'île Robben en U.R.S.S 
(Commission pour la conservation de l'otarie à fourrure du Pacifique Nord, 1983). 
En 1982, un total de 33 079 de ces animaux ont été abattus (Commission pou,r la 
conservation de l'otarie à fourrure du Pacifique Nord, 1983). 

Les otaries à fourrure sont très grégaires sur la terre ferme (Lander, 1979) 
et la méthode de chasse utilisée dans les Pribilof tire parti de cette caractéristique. 
Les otaries chassées sont généralement des mâles célibataires de trois à quatre ans, 
qui n'ont pas encore commencé à s'accoupler (Lander, 1979). Ces mâles se 
rassemblent en troupeaux isolés à proximité des harems et des rookeries (Walsh, 
1968). Ainsi, leur déplacement forcé vers les zones d'abattage ne dérange pas les 
harems et les rookeries (Denney, 197 1). 

Les otaries sont d'abord rassemblées en groupes de cent et conduites .à 
l'intérieur des terres vers les zones d'abattage où elles sont regroupées en un 
troupeau plus important et gardées sous surveillance (Simpson, 1968). Elles sont 
ensuite divisées en petits groupes et abattues d'un.ou plusieurs coups de gourdin. 
L'instrument qui mesure 155 centimètres de longueur ressemble à un bâton de 
baseball de forme allongée (Simpson, 1968; U.S., Veterinary Panel, 197 1). Les 
otaries qui ne répondent aux critères de poids ou dont la fourrure est 
endommagée sont libérées. Après avoir assommé tous les individus d'un petit 
groupe, on les saigne en leur ouvrant le thorax et en coupant les artères et/ou en 
perforant le coeur (US., Veterinary Panel, 1971). Les animaux sont ensuite 
écorchés. 

Vers la fin des années 1960 et au début des années 1970, un certain 
nombre d'agents de protection des animaux et de vétérinaires ont visité les sites de 
chasse à l'otarie à fourrure dans les Îles Pribilof en vue d'évaluer le caractère 
humanitaire de la chasse et de tenter de trouver de meilleures méthodes d'abattage. 
Pfeiffer (1981) a observé la chasse en 1980 pour constater s'il y avait eu des 
changements par rapport au début des années 1970. 

Rassemblement des otaries 

L'un des principaux problèmes que pose cette chasse est la conduite des 
animaux entre les échoueries et les zones d'abattage. Même si les otaries à fourrure 
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se déplacent bien sur la terre ferme, elles risquent d'avoir trop chaud et de s'épuiser 
(Walsh, 1968; Keyes,1980). Elles peuvent donc souffrir si elles sont bousculées ou 
si la température est trop élevée. Les rassemblements commençaient tôt le matin 
avant que la température ambiante ne devienne trop élevée (Denney, 1971). Les 
otaries étaient conduites lentement (Simpson, 1968) et on leur accordait des 
périodes de repos a lorsque la distance, la température ambiante ou les conditions 
de terrain l'exigeaient B (U.S., Veterinary Panel, 1971). Par contre, elles étaient 
parfois contraintes de franchir des obstacles comme des blocs de pierre ou du bois 
flotté alors qu'elles auraient pu être dirigées de façon à les contourner (Walsh, 
1968). 

Les otaries à fourrure souffrent réellement pendant ces déplacements. 
Ainsi, certaines d'entre elles sont mortes de chaleur (Walsh, 1968) et une d'elles est 
morte pendant la semaine où Pfeiffer était sur place (1981). Davies (1967) 
rapporte que de nombreuses otaries semblent s'être affaissées d'épuisement. 
Wooldridge (1967) a constaté de l'emphysème vésiculaire dans les poumons de 
certaines d'entre elles, mais Simpson (1968) a établi que des lésions semblables 
s'étaient produites au moment de la mort et non pendant le déplacement. 

Les observateurs qui sont venus plus tard n'ont pas constaté le même degré 
d'épuisement. Denney (1971) a signalé que a parfois, certains individus se 
fatiguaient et abandonnaient le groupe, mais le rejoignaient après s'être reposés n. 
Pfeiffer (1981) rapporte que quelques-unes des plus petites otaries se fatiguaient 
rapidement, mais que la plupart d'entre elles arrivaient en bonne condition. 

Les observateurs ont noté que la distance à parcourir qui était, en 1968, de 
150 à 1 200 mètres, pour une moyenne de 485 mètres (US., Department of 
Interior, 1968) était passée, en 1980, de 120 à 1 000 mètres pour une moyenne de 
345 mètres (Pfeiffer, 1981). Les conditions du terrain ne permettant pas 
l'enlèvement des obstacles, les otaries étaient forcées de les franchir. 

Méthode d'abattage 

Lorsque les troupeaux arrivent sur les sites d'abattage, on les laisse se 
reposer pendant environ une demi-heure et on les sépare ensuite en petits groupes 
de 6 à 10 otaries. Pendant le trajet jusqu'aux sites d'abattage et pendant la 
séparation en groupes, les chasseurs libèrent quelques femelles et des mâles jugés 
trop gros, mais les autres restent dans les groupes (Walsh, 1968; U.S., Veterinary 
Panel, 1971; Pfeiffer, 1981). Lorsque les individus d'un groupe ont été abattus au 
gourdin, les femelles et les mâles trop gros, qui n'avaient pas quitté le groupe sont 
éloignés du secteur (U.S., Veterinary Panel, 197 1). Leur présence complique 
l'opération d'abattage. Les groupes peuvent être plus importants à cause de ces 
indésirables, le gourdin peut être utilisé avec moins de précision et les mâles plus 
gros peuvent présenter un danger pour les chasseurs (Walsh, 1968; U.S., Veterinary 
Panel, 1971). 
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Le ministère de l'Intérieur des États-unis (1968) a relevé que l'abattage 
au gourdin d'un groupe d'otaries, entre le premier et le dernier coup, prenait entre 
5 et 48 secondes et que l'abattage individuel nécessitait en moyenne de deux à trois 
secondes. Le Veterinary Panel des États-unis (1971) a constaté que pas plus de 20 
secondes s'écoulaient entre le début et la fin de I'assommement, mais que 
l'opération était parfois plus longue. Les otaries rassemblées dans l'enclos 
d'abattage sont à proximité immédiate de celles que les chasseurs sont en train 
d'abattre et elles sont conscientes de cette activité. On croit que la période 
d'abattage provoque un degré élevé de stress qui ne prend fin qu'au moment où 
l'animal est assommé ou remis en liberté, s'il est indésirable. 

Les chasseurs chargés d'assommer les otaries sont des experts qui ont fait 
leurs preuves et qui sont parmi les mieux payés de l'équipe (U.S., Department of 
Interior, 1968; Denney, 1971). Ils travaillent sans arrêt, sous surveillance étroite, 
tuant groupe après groupe, jusqu'au moment de la. pause environ toutes les deux 
heures (Simpson, 1968; U.S., Veterinary Panel; 197 1). La saignée et l'écorchement 
sont effectués par d'autres groupes de l'équipe. 

Les otaries à fourrure sont assommées (ou tuées) d'un coup au crâne. 
Selon Davies (1 967): 

II n'y a pas de doute qu'un coup de gourdin assené 
correctement sur la tête d'une otarie à fourrure, dans le 
groupe d'âge de celles qui sont abattues dans l'île Saint- 
Paul, enfonce littéralement le crâne de l'animal. 
Malheureusement, compte tenu des conditions et du grand 
nombre d'animaux qui circulent autour des chasseurs, il 
n'est pas toujours facile de frapper avec précision. 

. ~ 

Lorsque le premier cou; n'est pas assené '&mectement, les chasseurs en 
donnent un deuxième ou un troisième (Simpson, 1968; U.S., Department of 
Interior, 1968). Le pourcentage d'otaries qui reçoivent plus d'un coup a été évalué 
différemment selon les auteurs : 12 % (Davies, 1967; Wooldridge, 1967), 13,6 % 
(Simpson, 1968) et 8 % (Pfeiffer, 1981). 

Une otarie qui est frappée correctement s'écroule immédiatement (U.S., 
Veterinary Panel, 1971). Les mouvements du corps cessent et ne peuvent pas être 
provoqués, bien que parfois la respiration continue. Sur les 3 200 otaries que le 
Veterinary Panel a vu assommer, aucune n'a repris conscience avant la saignée. 

La saignée est faite dans les deux ou trois minutes (Woolridge, 1967) ou 
dans les 30 à 60 secondes (U.S., Veterinary Panel, 1971) qui suivent l'assomme- 
ment au gourdin et entraîne rapidement la mort. De l'avis des observateurs, aucun 
animal ne semble avoir été écorché vivant ou avoir souffert pendant l'écorchement 
(Davies, 1967; Wooldridge, 1967; Simpson, 1968; U.S., Veterinary Panel, 197 1). 
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Tous les observateurs, à l'exception d'un seul, ont semblé généralement 
satisfaits du caractère humanitaire et de l'efficacité des opérations d'abattage de 
l'otarie à fourrure. Parmi ceux-ci, Simpson (1 968)' Denney (1 97 1 ), le Veterinary 
Panel (1 97 1 ) et Pfeiffer (1 98 1) ont indiqué que l'abattage était raisonnablement 
humanitaire, même s'ils ont recommandé certaines améliorations. Par contre, 
Davies (1967) a soutenu que I'abattage au gourdin était une méthode cruelle. 

Captures soviétiques des otaries à fourrure 

II n'y a que très peu d'informations sur les méthodes d'abattage utilisées 
dans les Îles soviétiques. Une méthode est brièvement décrite dans un document 
présenté lors de la 23" session de la Commission de l'otarie du Pacifique nord 
(U.R.S.S., 1980). Dans les Îles du Commandeur, les otaries à fourrure sont retirées 
des aires de rassemblement et sont assommées d'un coup sur le museau avec un 
bâton d'environ deux mètres de long et renflé à l'extrémité de frappe. On saigne 
ensuite les otaries inconscientes en leur perçant le coeur et on les écorche. La 
graisse porte parfois des marques de contusion à cause des coups mal assenés, et des 
otaries dont la taille ne répond pas aux critères de commercialisation sont parfois 
tuées accidentellement. Cette méthode est considérée comme la plus rapide et la 
plus efficace en ce sens qu'elle provoque l'inconscience instantanée et la mort à très 
brève échéance (U.R.S.S., 1980). 

Ours de mer du Cap 

L'ours de mer d'Afrique du Sud et de Namibie est abattu au gourdin. 
Cette otarie, chassée entre l'âge de sept et neuf mois, est abattue par des méthodes 
semblables dans un certain nombre de colonies, le lqng des côtes de ces deux pays 
(Shaughnessy, 1976; David, 1985). Comme pour les otaries des Pribilof, l'ours de 
mer est conduit vers l'intérieur des terres où il est assommé au gourdin. La chasse 
de 1975 a rapporté environ 75 000 têtes (Shaughnessy, 1976)' mais ce nombre a été 
considérablement réduit depuis (Dixon, 1984). 

Deux vétérinaires américains ont accompagné les chasseurs sur deux sites 
en 1974 et 1975 (Shaughnessy, 1976). En 1974, les normes relatives aux techniques 
d'abattage n'étaient pas suffisamment élevées et la chasse a été jugée cruelle; par 
contre, la chasse de 1975 a répondu aux critères humanitaires des vétérinaires 
(Shaughnessy, 1976). Ces derniers ont conclu que I'abattage au gourdin et la 
saignée, s'ils sont faits correctement, constituent le moyen le plus efficace pour 
abattre les petits de I'ours de mer. 

Platt a observé la chasse à l'ours de mer en 1977 sur un site que n'avaient 
pas visité les vétérinaires américains. Ce site était réputé comme étant le meilleur et 
le plus efficace sur le plan de la commercialisation du phoque en Namibie. L'auteur 
fait toutefois remarquer que les conditions de chasse sur les autres sites ne sont 
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peut-être pas aussi bonnes que celles qu'il a observées. Dans la mesure où les 
normes d'abattage ont été améliorées sur les autres sites, le caractère humanitaire 
de la chasse à l'ours de mer en Afrique du Sud 'et en Namibie semble être 
comparable à celui de la chasse à l'otarie des Pribilof. L'abattage au gourdin et la 
saignée sont pratiqués sous surveillance, mais les otaries subissent un stress pendant 
leur transfert vers les zones d'abattage et pendant l'abattage puisqu'il se produit en 
présence d'autres otaries. 

Autres phoques 

L'Otarie à fourrure australe est chassée en Uruguay (Vaz-Ferreira, 
1979b). Les prises qui atteignaient 10 496 en 1979 sont tombées à 1 375 en 1982 
(FAO, 1984). Les otaries, rassemblées en groupes de 1 000 têtes ou plus, sont 
conduites à l'intérieur des terres dans des corrals en béton où elles sont gardées 
pendant deux à cinq jours avant d'être abattues au gourdin (Vaz-Ferreira, 1985). 
L'otarie à crinière est également chassée en Uruguay. La chasse annuelle permet de 
capturer quelque 3 000 petits (Vaz-Ferreira, 1979a, 1985). Selon Vaz-Ferreira 
(1 985), les chasseurs de ce pays utilisent, depuis de nombreuses années, les mêmes 
méthodes d'abattage pour I'otarie à fourrure australe et I'otarie à crinière, et ils ne 
connaissent aucune méthode plus humanitaire qui pourrait être utilisée dans 
les îles. 

En U.R.S.S., les phoques de la Caspienne étaient auparavant abattus au 
gourdin dans les îles de rassemblement des mouvées (Badamshin, 1960). Ils sont 
maintenant tués sur la glace par des chasseurs qui se rendent sur les sites de mise 
bas à bord de navires ou qui utilisent des traîneaux pour encercler les animaux avec 
des filets. Seuls les petits sont abattus et les chasseurs doivent respecter un quota 
annuel de 50 000 têtes (Po$&', 1982). On suppose que ces phoques sont, comme par 
le passé, abattus au gourdin. 

Toujours en U.R.S.S., le phoque de la mer Blanche est chassé par 
hélicoptère et abattu au gourdin. Les animaux abattus sont placés dans des filets 
sous l'hélicoptère et ramenés sur le rivage pour être traités (Nesterov, 1973). 
Pendant le transport ou sur le rivage, jusqu'à 15 % des petits peuvent reprendre 
conscience. D'après cette description, il semble que ce type de chasse est plus cruel 
que la chasse canadienne récente au phoque du Groenland. Au cours des années 
1971 et 1972, les Soviétiques ont cherché d'autres méthodes d'abattage qui 
auraient permis d'éliminer les inconvénients associés à leur méthode (Nesterov, 
1973; Ponomarev, 1973). Ils continuent néanmoins à l'utiliser (Barzdo, 1980). 

En Islande, I'abattage du phoque commun et du phoque gris se fait au 
gourdin (Einarsson, 1978). 

En 1967, au Royaume-Uni, les petits du phoque commun étaient abattus 
au gourdin (Jones et al., 1968). La Universities Federation for Animal Welfare 
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(UFAW, 1968) estimait que l'abattage au gourdin était une méthode efficace pour 
provoquer l'inconscience rapide et la mort des petits du phoque commun, mais elle 
s'opposait toutefois à cette méthode pour les petits du phoque gris parce que la 
forme et l'épaisseur du crâne de cette espèce obligeaient les chasseurs à assener un 
coup très violent pour obtenir un résultat satisfaisant. L'abattage au gourdin n'est 
pas formellement interdit par la loi britannique Conservation of Seals Act, de 
1970, mais l'utilisation de cette méthode doit être spécifiée sur le permis de chasse 
au phoque. Depuis 1970, les armes à feu ont été utilisées dans la plupart des 
campagnes d'abattage des phoques au Royaume-Uni (UFA W, l97O/l97 1 à 
l978/1979). 

Armes àI feu 

L'abattage des phoques aux armes à feu est probablement la méthode la 
plus répandue quant au nombre d'espèces abattues de cette manière et au nombre 
d'endroits où cette méthode est appliquée (voir tableau 20.1). Les phoques sont 
généralement abattus à distance et ce chapitre porte sur les aspects humanitaires de 
cette méthode. L'abattage à courte distance comme substitut de I'abattage au 
gourdin est traité dans la section intitulée a Méthodes expérimentales d'abattage D. 

Bonner (1970) a étudié l'aspect humanitaire de ce mode d'abattage. Il a 
préconisé que le coup devrait être tiré dans la tête de l'animal parce que le tir dans 
le cou ou le coeur n'entraîne pas une mort rapide. Le crâne du phoque est plutôt 
fragile et l'impact d'une balle de puissance relativement faible produit une blessure 
béante. Dans des conditions normales d'abattage aux armes à feu (à des distances 
allant jusqu'à 35 mètres) en Angleterre, Bonner a estimé que toute balle d'une 
énergie de 474 joules (à 90 mètres) était tout à fait suffisante pour abattre un 
phoque, à condition que le projectile frappe le crâne (même s'il juge plus prudent 
d'utiliser des balles plus puissantes). Les spécifications de Bonner permettent 
d'utiliser des balles .22 magnum et non des balles de calibre .22 standard à faible 
charge. 

Ce point de vue ne s'applique pas entièrement à,la situation canadienne. 
Au Canada, de nombreuses chasses ont eu lieu ou se déroulent dans des conditions 
où il est impossible d'obtenir une proportion suffisamment élevée d'abattages par 
des coups tirés à la tête. Cette restriction s'applique à tous les types d'opérations, y 
compris I'abattage systématique, la chasse à prime, la chasse commerciale et de 
subsistance. Les causes comprennent le tir à grande distance, le tir dans des 
embarcations en mouvement et I'abattage des phoques dans l'eau. Dans de telles 
circonstances, les chasseurs peuvent obtenir une proportion beaucoup plus élevée de 
morts instantanées ou rapides avec des balles plus lourdes ou plus puissantes, car 
elles produisent des blessures plus importantes ,et ont un impact plus fort. Le 
règlement canadien ne spécifie les exigences en matière d'armes d'abattage que 
pour les régions du Golfe et du Front. Il faut utiliser des cartouches à percussion 
centrale dont les balles ne sont pas des balles blindées à bout dur et dont la vitesse à 



Méthodes d'abattage 

la bouche est d'au moins 1 800 pieds par seconde (550 mètres par seconde) et dont 
l'énergie à la bouche est d'au moins 1 100 pieds livres (1 490 joules). 

Toutefois, dans le cas des balles plus lourdes et plus puissantes, il faut 
souvent sacrifier la précision à la puissance et les balles coûtent beaucoup plus cher. 
(Ainsi, les prix à Pangnirtung, en novembre 1985, étaient de 0,066 $ pour des balles 
de calibre .22 courtes, de 0,23 $ pour des calibres .22 magnum, 0,652 $ pour des 
calibres .222 et 0,975 $ pour des balles de chasse .303.) De plus, les différences de 
dimension et de forme de crâne parmi les différentes espèces de phoques signifient 
qu'un type de balle qui convient pour une espèce peut être inadéquat pour une 
autre. De l'avis de la Commission royale, i l  faudrait songer sérieusement à interdire 
l'utilisation des balles de calibre .22 à faible charge pour l'abattage des phoques et 
établir des spécifications additionnelles précises dans le cas de certaines chasses, , 
selon les espèces visées et les conditions normales de la chasse, surtout en ce qui a 
trait à la distance normale à laquelle les animaux doivent être abattus. Étant donné 
que ce genre de restrictions pourrait causer des problèmes aux chasseurs, il 
importerait, avant de les appliquer, d'en discuter avec ceux qui seraient touchés par 
les mesures restrictives. 

L'abattage aux armes à feu est certainement une méthode humanitaire si 
les animaux sont tués immédiatement, mais dans toute opération d'envergure, une 
certaine proportion de phoques seront simplement blessés. Ces animaux peuvent 
guérir ou mourir quelque temps plus tard, mais dans les deux cas, l'utilisation des 
armes à feu entraîne beaucoup de souffrances. Au moment d'évaluer le caractère 
humanitaire de ce type d'abattage, la question cruciale consiste à déterminer la 
proportion d'animaux qui ne sont que blessés. Dans le décompte des phoques 
récupérés, la plupart des études sur l'efficacité de la chasse n'ont pas établi de 
distinction entre les phoques qui avaient été blessés et tués ultérieurement, et les 
phoques qui avaient été tués du premier coup. De plus, un grand nombre de 
phoques qui sont abattus et tués dans l'eau coulent avant d'être récupérés 
(McLaren, 1958, par exemple), et les phoques blessés qui s'échappent (et mourront 
ou survivront) ne peuvent généralement pas être comptés séparément des phoques 
qui sont tués mais coulent avant de pouvoir être récupérés. Par conséquent, on ne 
connaît pas la proportion d'animaux blessés dans la plupart des opérations de 
chasse aux armes à feu. 

L'utilisation des fusils risque également de provoquer des blessures 
douloureuses à un certain nombre d'animaux, sauf si les fusils sont chargés à balles 
(Walsh, 1978). Depuis 1966, le règlement interdit l'utilisation du fusil à moins 
d'employer des cartouches à balles rayées du type a Poly-Kor D et seulement si le 
fusil est de calibre .20 ou plus. II semble qu'une étude plus approfondie de ces 
dispositions et de leur application pratique serait nécessaire pour empêcher 
réellement les chasseurs de blesser les phoques en utilisant ces armes. 
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Phoque du Groenland et phoque à capuchon 

Les phoques du Groenland ont été abattus au armes à feu par des 
chasseurs côtiers à bord de palangriers ou de petites embarcations à moteur dans la 
région du Golfe, par des chasseurs côtiers et des chasseurs à bord de grands navires 
canadiens et norvégiens dans la région du Front, et par les Inuit dans l'est de 
l'Arctique canadien et au Groenland (Reeves, 1977). La même méthode a été 
utilisée pour les phoques à capuchon dans la région du Front et au Groenland 
(Kapel, 1975; Rowsell, 1975). Ces deux espèces peuvent être abattues dans l'eau ou 
sur la glace. Les Norvégiens utilisent probablement des armes à feu pour la chasse 
au phoque du Groenland et au phoque à capuchon près de l'île Jan Mayen, et pour 
le phoque à capuchon dans la mer de Barents, mais nous n'avons que peu 
d'informations sur ces chasses. L'abattage de ces phoques dans l'Arctique est étudié 
dans le prochain chapitre. 

Par opposition au grand nombre de vétérinaires, d'agents d'assistance aux 
animaux et de biologistes qui ont évalué le caractère humanitaire de I'abattage au 
gourdin, sept observateurs seulement ont surveillé, au cours de dix inspections, 
I'abattage aux armes à feu du phoque du Groenland et du phoque à capuchon. Les 
premiers d'entre eux qui se sont rendus dans les régions du Golfe et du Front ont 
relevé un certain nombre de cas où des phoques avaient été blessés et d'autres tués 
sans qu'il ait été possible de les récupérer (England, 1924; Lillie, 1949, 1955; 
Davies, 1965). 

Plus récemment, Ssgnen (1968) et Platt (1970) ont observé la chasse 
norvégienne aux armes à feu dans la région du Front. Selon Platt, les chasseurs 
étaient généralement des tireurs d'élite, mais certains d'entre eux ne s'appliquaient 
pas suffisamment. Ils utilisaient des balles désintégrantes. Les phoques étaient 
généralement abattus d'une balle à la tête ou au cou. Ssgnen a observé quelques 
phoques qui n'avaient pas été tués du premier coup; ces animaux étaient achevés à 
I'hakapik. Il a estimé que les méthodes utilisées lors de ces chasses étaient 
humanitaires a comparées aux autres méthodes reconnues et employées pour la 
chasse et dans les abattoirs B. II a déclaré que cette méthode était tout à fait 
acceptable, compte tenu des conditions de chasse. 

Platt (1970) était d'avis que certaines des conditions d'abattage des 
brasseurs à partir du navire n'étaient pas bonnes - les chasseurs devaient parfois 
tirer trois à cinq balles pour abattre un animal - et que les tireurs d'élite auraient 
dû attendre que le navire ait ralenti avant de tirer. Il a aussi observé I'abattage de 
phoques du Groenland adultes groupés sur la glace pour la mue. 11 a examiné des 
centaines de carcasses et n'a trouvé qu'un seul phoque blessé et laissé sur place. 11 
déclare: a La très grande majorité des phoques que j'ai observés sont morts d'une 
manière comparable à celle des animaux de boucherie abattus sur la terre ferme. B 

Rowsell (1975) a observé I'abattage du phoque à capuchon et du brasseur 
du phoque du Groenland à bord d'un grand navire de chasse canadien dans la 
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région du Front. Le mâle et la femelle (la mère) du phoque à capuchon étaient 
abattus aux armes à feu et le petit était ensuite assommé au gourdin. Les phoques 
étaient alors montés à bord à l'aide d'un treuil pour être saignés et écorchés. Étant 
donné que certains phoques étaient encore conscients quand ils arrivaient à bord, 
Rowsell a recommandé que tous les phoques à capuchon soient .assommés à 
I'hakapik avant de les monter à bord. Cette recommandation a été ajoutée au 
règlement en 1977. 

En 1981, Rowsell et Walsh ont observé l'abattage du phoque à capuchon à 
bord de grands navires de chasse dans la région du Front (Rowsell, 1981; Walsh, 
1981). Rowsell a constaté que les mâles étaient abattus aux armes à feu et que les 
petits étaient tués au gourdin. Les femelles étaient exclues, à l'exception d'une seule 
qui avait été confondue avec un mâle. Une fois abattus, les mâles étaient frappés à 
I'hakapik. Walsh a remarqué que certains phoques avaient été saignés avant d'être 
montés a bord, mais qu'il s'agissait là d'exceptions. Rowsell a signalé qu'un 
chasseur vérifiait le réflexe cornéen des phoques montés à bord. Les tireurs d'élite 
étaient excellents à bord des deux navires et tiraient une seconde fois au moindre 
mouvement décelé chez les phoques. Toutefois, la dextérité des tireurs d'élite et 
l'attitude générale des chasseurs à bord d'un troisième navire étaient nettement 
inférieures (Walsh, 198 1). 

Les quatre observateurs présents dans la région du Front en 1977 ont 
évalué l'abattage aux armes à feu du phoque du Groenland pratiqué par des 
chasseurs côtiers à bord de palangriers ou de petites embarcations à moteur 
(Hughes, 1977; Rowsell, 1977; Scott, 1977). Rowsell et Scott ont constaté 
l'habileté des tireurs d'élite à bord du palangrier d'où ils observaient la chasse. 
Rowsell a examiné 76 carcasses de phoques - dont l'un était un phoque à 
capuchon - qui avaient été abattus à partir d'un palangrier. Dix de ces phoques 
(13 %) n'auraient pas été rendus inconscients instantanément. Il a comparé ces 
observations avec celles qu'il avait faites en 1975, à'savoir que 8 % des phoques à 
capuchon qui avaient été tués aux armes à feu n'étaient pas devenus inconscients 
instantanément. Il précise toutefois que les conditions de tir étaient plus difficiles à 
bord des palangriers. 

Hughes (1977) a examiné 31 carcasses de phoques qui avaient été tués à 
partir d'un autre palangrier et a conclu que ces phoques avaient été abattus 
proprement. Sur les 41 phoques tués aux armes à feu à partir de petites embarca- 
tions à moteur, 39 avaient été tués au fusil chargé à cartouches ou à balles et 
2 avaient été abattus à la carabine. Avec des fusils, les chasseurs risquent de blesser 
les phoques ou d'endommager considérablement les pelleteries (Walsh, 1978). 

Phoque de l'Arctique 

Le phoque annelé est la principale espèce chassée dans l'Arctique. On 
chasse également un petit nombre de phoques barbus. Dans l'est de l'Arctique 
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canadien, les prises comprennent quelques phoques du Groenland et très peu de 
phoques à capuchon et de phoques communs. La grande majorité de ces animaux 
sont abattus aux armes à feu. Lorsque les phoques de l'Arctique sont abattus dans 
I'eau, les pertes sont élevées car les animaux coulent à pic. Ces pertes varient non 
seulement selon les espèces, mais aussi selon les saisons. 

En général, le taux de perte diminue pendant l'été, car la flottabilité des 
phoques augmente avec l'accroissement de l'épaisseur de leur couche de graisse. 
Dans le cas des phoques du Groenland, Haller et al., (1967) ont signalé que le taux 
de perte qui était de 65 % à la fonte des glaces, était passé à 50 9% en juillet, 37 % en 
août et O % en octobre. Pour les phoques annelés, il était passé de 28 % à 52 % en 
juin et juillet à 4 à 16 % en août et septembre (Davis et al., 1980). La flottabilité 
du phoque barbu est moindre que celle du phoque annelé, c'est pourquoi il peut 
couler en tout temps de l'année (McLaren, 1958). Burns (1967) a indiqué une perte 
d'au moins 50 % des phoques barbus abattus en Alaska. 

Même si la proportion d'animaux non récupérés est élevée dans l'Arctique, 
on ne peut la considérer comme une mesure de la proportion de phoques qui ne sont 
que blessés. 11 ne semble pas y avoir de données utiles sur cette question. 

Un certain nombre d'observateurs (Haller et al., 1967; McLaren, 1958; 
Smith et Taylor, 1977; Davis et al., 1980) ont décrit des techniques de chasse selon 
lesquelles le phoque dans I'eau est délibérément blessé avec une arme à feu pour 
permettre au chasseur de s'approcher de I'animal et d'être en position de le sortir de 
I'eau après l'avoir abattu d'une autre balle. Cette façon de procéder doit entraîner 
beaucoup de souffrance. Nous n'avons aucune donnée sur le nombre de phoques 
abattus de. cette manière ni aucune information sur le temps qui s'écoule entre le 
moment où l'animal est blessé délibérément et celui de sa mise à mort. Nous 
croyons, toutefois, que cette durée est dans l'ensemble probablement courte par 
rapport à la période de souffrance que doit endurer un animal qui est accidentelle- 
ment blessé sans être récupéré. 

Les phoques sont également abattus en hiver et au printemps, avant la 
fonte des glaces. Pour ceux qui sont abattus dans les trous de respiration, le tir est 
effectué à très courte distance, mais malgré cela, certains d'entre eux peuvent être 
blessés et s'échapper (Haller et al., 1967). Dans la région de Thulé au Groenland, 
le chasseur lance son harpon dans le trou immédiatement après avoir tiré sur 
l'animal pour pouvoir le remonter (K'ujaukitsoq, 1985). D'après les rapports, le tir 
sur la glace est généralement précis, et les chasseurs ratent rarement leur cible; 
toutefois, avec l'utilisation croissante de la motoneige, i l  semble que les chasseurs 
doivent tirer plusieurs coups pour abattre un phoque (Wenzel, 1981). Cette 
observation peut signifier que les chasseurs tirent avec moins de précision et que la 
proportion de phoques blessés est plus élevée. 

L'annexe 20.5 donne plus de détails sur la chasse au phoque pratiquée dans 
l'Arctique. 
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Phoque gris 

Au Canada, le phoque gris a surtout été chassé dans le but de contrôler les 
populations dans l'intérêt des pêcheries. Ce contrôle.s'est fait par des chasses à 
prime ou par des campagnes d'élimination organisées par des employés fédéraux. 
Ces campagnes ont eu lieu de 1967 à 1984 sur des sites le long du golfe du Saint- 
Laurent et sur la côte atlantique de la ~ouvelle-Écosse (Canada, MPO, 1985). Les 
prises annuelles ont varié de 152 (1968) à 2 385 (1983) avec une moyenne de 81 % 
de petits. Les adultes étaient abattus aux armes à feu sur la terre ferme, sur la 
glace ou dans l'eau; les petits étaient abattus à terre aux armes à feu ou au gourdin. 
Pour éviter que les petits meurent de faim après la mort de leur mère, les chasseurs 
ont tenté de tuer tous les petits sur un site. 

Webb (1 984a, l984b) a été témoin de campagnes d'élimination en 1982 et 
1984. Il aurait souhaité que les chasseurs utilisent des projectiles plus efficaces, 
mais Bonner (1970) a signalé que des projectiles semblables (munitions à pointe 
molle, 30.06) étaient considérés comme satisfaisants au ~ o ~ a u m e - u n i .  

Depuis 1976, le gouvernement verse des primes pour l'abattage du phoque 
gris; le nombre de primes versées chaque année a varié entre 496 et 952 (Canada, 
MPO, 1985, Annexe LX). La plupart des phoques pour lesquels les chasseurs ont 
réclamé des primes ont probablement été abattus aux armes à feu, mais certains 
ont été occasionnellement capturés au filet. La proportion des phoques abattus aux 
armes à feu et qui coulent au fond est élevée, puisqu'elle varie entre 50 % et 76 % 
(Mansfield et Beck, 1977). On ne possède toutefois aucune donnée permettant 
d'évaluer la proportion d'animaux blessés. Les permis d'abattage pour chasse à 
prime sont accordés aux chasseurs professionnels, mais le ministère des' Pêches et 
des Océans (MPO) estime que le taux d'animaux perdus et blessés est plus élevé que 
lors des campagnes d'élimination car, pour ces dernières, les chasseurs, sous 
surveillance, utilisent des carabines de grande puissance. La chasse à prime est 
interdite pendant la saison de mise bas, sans doute pour empêcher que les petits ne 
soient privés de leur mère. Au moins une infraction à ce règlement a été relevée 
(Dudka, 1978). 

Au Royaume-Uni, le phoque gris a fait l'objet d'une chasse intensive, 
surtout dans l'intérêt des pêcheries. Les adultes étaient généralement abattus à 
terre ou dans l'eau à l'aide de cartouches de grande puissance. Les petits étaient 
tués à courte distance avec des armes plus légères. Dans la plupart des rapports, on 
note que les opérations étaient menées de façon humanitaire (UFAW, 1967/1968, 
par exemple), bien que certains cas de petits privés de leur mère aient été signalés. 

Il y a eu des rapports contradictoires sur la réaction des phoques qui 
échappent à l'abattage aux armes à feu dans les colonies visées. Scott (1972) 
raconte que les animaux s'enfuyaient à la débandade et précise que l'effet produit 
sur eux a ne pouvaient pas être qualifié d'humanitaire B. Par contre, Brown (1972) 
s'est dit surpris du peu de perturbation causée par l'abattage. 
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Phoque commun 

Des primes étaient versées pour l'abattage du phoque commun jusqu'en 
1964 sur la côte ouest du Canada et jusqu'en 1976 dans les provinces de 
l'Atlantique (Canada, MPO, 1985). Dans une enquête menée dans les provinces 
maritimes, on rapporte que parmi les phoques communs adultes et juvéniles qui ont 
été tués, 65 % ont été récupérés (Boulva, 1973). Presque tous les petits ont été 
récupérés soit parce qu'ils avaient été abattus sur la terre ferme, soit parce qu'ils 
flottaient après avoir été abattus (Boulva, 1973). En Colombie-Britannique, les 
phoques communs étaient généralement abattus dans I'eau par des chasseurs à 
terre. Étant donné que ces phoques constituaient une très petite cible, les chasseurs 
les tuaient ou les manquaient carrément (Bigg, 1985a). 

Au Royaume-Uni, les phoques communs ont fait l'objet d'une chasse 
commerciale dans le golfe du Wash jusqu'en 1974. Les chasseurs à bord 
d'embarcations très rapides s'approchaient des échoueries et abattaient au gourdin 
ou aux armes à feu tous les petits qui se trouvaient sur la terre ferme (Jones et al., 
1968). Ils abattaient ensuite les petits qui s'étaient réfugiés dans l'eau. Les petits de 
plus grosse taille étaient presque tous abattus dans I'eau avec des armes à feu. La 
plupart de ceux qui étaient tués dans I'eau à une distance de 25 mètres par des 
tireurs d'élite expérimentés mouraient sur le champ. A des distances plus grandes, 
ou lorsque les chasseurs tiraient de l'embarcation, quelques petits n'étaient que 
blessés et devaient être achevés au gourdin lors de la récupération. Certains 
chasseurs étaient des tireurs d'élite, tandis que d'autres rataient fréquemment leur 
cible. En 1972, 4 phoques communs sur 10 qui étaient abattus dans l'eau à courte 
distance n'étaient que blessés (UFA W, 197 111972). 

Otarie de Steller 

Entre 1912 et 1968, en Colombie-Britannique, les otaries de Steller ont fait 
l'objet de programmes de contrôle destinés à éviter toute répercussion fâcheuse sur 
les pêcheries commerciales (Bigg, 1984; Canada, MPO, 1985). Ces programmes qui 
comprenaient des chasses à prime et des campagnes d'élimination étaient appliqués 
par des agents des pêches et des utilisateurs commerciaux des carcasses. Pendant la 
dernière période de chasse, entre 1958 et 1968, environ 19 000 animaux ont été 
abattus au cours d'opérations menées conjointement par le Ministère et l'industrie 
(Bigg, 1985b). Lors des opérations menées par les agents des pêches, les petits et les 
adultes étaient tués dans les rookeries. Les petits étaient tués à terre, mais les 
adultes étaient tués dans I'eau et dans les échoueries. La majorité des adultes 
étaient abattus à terre par des chasseurs à bord d'embarcations (Bigg, 1984, 
1985a). 

Les otaries de Steller sont difficiles à tuer; il faut utiliser des carabines à 
grande puissance et, même lorsque cela a été le cas, de nombreux animaux n'ont été 
que blessés. Bigg (1985a) estime que la méthode la moins cruelle consiste à tuer 
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aux armes à feu les petits de l'otarie de Steller sur la terre ferme. Au cours de la 
Seconde Guerre mondiale, la marine et l'aviation canadiennes ont tué un très grand 
nombre d'otaries de Steller, mais il n'y a que très peu d'informations sur leur 
nombre réel. L'otarie de Steller est protégée sur la côte de la Colombie-Britannique 
depuis 1970 (Canada, MPO, 1985). 

Caractère humanitaire de l'abattage aux armes à feu 

Une balle qui frappe le crâne d'un phoque avec une force suffisante 
provoque une mort instantanée et humanitaire (Bonner, 1970), mais un coup tiré à 
distance ou dans des conditions difficiles entraîne une certaine proportion de tirs 
imprécis. Dans de telles circonstances, on atteint une proportion beaucoup plus 
élevée d'abattages humanitaires si le chasseur utilise des cartouches à grande 
puissance plutôt que des charges de calibre .22 à faible puissance. 

L'abattage aux armes à feu est beaucoup plus précis sur la terre, sur la 
glace ou à bord d'un gros navire qui avance lentement sur une mer calme, car le 
chasseur est sur une base solide. Dans ces situations, le degré de précision est élevé 
et très peu de phoques sont blessés ou perdus (Haller et al., 1967; Sagnen, 1968; 
Davis et al., 1980). Dans l'Arctique, l'utilisation de la carabine au lieu du harpon a 
permis d'améliorer considérablement le caractère humanitaire de la chasse au 
phoque, lorsque celui-ci est sur la glace. Le tir est moins précis lorsque le phoque 
est dans l'eau, même si le chasseur est sur une base solide. Dans ces circonstances, 
le phoque constitue une cible beaucoup plus petite, et il risque d'y avoir beaucoup 
plus de coups ratés que de phoques blessés à moins que le tireur ne tente 
délibérément de blesser l'animal pour l'empêcher de couler. 

La précision est moins certaine lorsque les phoques sont abattus sur la 
terre ferme, sur la glace ou surtout dans l'eau, si le tireur est sur une plate-forme 
instable comme dans le cas de petites embarcations à moteur ou de grands navires 
sur une mer agitée. Une majorité de phoques ne sont probablement que blessés 
dans ces conditions. Les méthodes de chasse selon lesquelles le phoque est 
délibérément blessé ou épuisé afin que l'on puisse le tuer à courte distance sont 
parfois appliquées pour éviter que l'animal ne coule (McLaren, 1958; Haller et al., 
1967; Wenzel, 198 1) et ne peuvent donc pas être considérées comme humanitaires. 
Néanmoins, certaines des méthodes d'abattage autres que I'utilisation d'armes à 
feu qui ont été proposées dans l'Arctique pour éviter de perdre l'animal, comme 
I'utilisation du harpon et des filets (McLaren, 1958; Burns, 1967)' sont probable- 
ment plus cruelles que le tir de ces animaux en eaux libres. 

Capture au filet 

Les phoques du Groenland sont capturés au filet le long de la côte .du 
Labrador, de la Basse-Côte-Nord du golfe du Saint-Laurent et de la côte nord-est 



Méthodes d'abattage 

de Terre-Neuve (Sergeant, 1965, sans date; Boles et al., 1983). La chasse se 
déroule surtout en décembre et janvier, au cours de la migration vers le sud, mais 
de petits nombres peuvent également être capturés au cours de la migration vers le 
nord après le départ des glaces, au printemps. Bien que les chiffres de capture aient 
considérablement varié d'une année à l'autre, ils ont parfois atteint jusqu'à 6 000 
phoques du Groenland sur la Basse-Côte-Nord (Sergeant, sans date). Les filets 
peuvent être tendus de diverses façons pour capturer les phoques du Groenland 
(Beck, 1965; Baril et Breton, sans date). L'annexe 20.6 donne plus de détails à ce 
sujet. 

On utilise parfois des filets dans l'Arctique canadien, été comme hiver, 
pour capturer les phoques annelés (Haller et al., 1967; Davis et al., 1980). Il en a 
été de même pour les phoques du Groenland sur la rive sud du détroit d'Hudson, 
notamment à Port Burwell (McLaren, 1958; Sergeant, 1965). 

La capture au filet est également pratiquée au Groenland (Christiansen, 
1968; Kapel, 1975) en Islande (Einarsson, 1978) en U.R.S.S. (Sdobnikov, 1933; 
Mineev, 1971; FICF, 1977) et au Japon (Naito, 1971). 

Aspect humanitaire 

Ronald (1982) a mené une étude avec le concours de plongeurs pour 
observer la façon dont les phoques du Groenland se prenaient dans les filets et 
comment ils mouraient. Avec des systèmes simples de filets, comme ceux qui 
étaient tendus dans les lieux de passage, les phoques nageaient directement dans le 
filet et restaient pris, ou bien s'emprisonnaient au point de raccordement de deux 
filets. Avec des modèles de filets complexes, ils étaient immobilisés dans les trappes 
spécialement conçues à cet effet et se retrouvaient généralement plus ou moins 
empêtrés dans les mailles (annexe 20.6). 

La manière dont se produit la mort des phoques dans les filets résulte 
généralement d'une série complexe d'adaptations physiologiques qui permettent 
aux phoques de demeurer sous l'eau pendant de longues périodes (Ronald, 1982). 
Parmi ces adaptations, mentionnons les suivantes : 

Le phoque peut volontairement abaisser son rythme cardiaque pour la 
plongée et peut le réduire encore plus sous l'effet du stress. 

Le phoque possède un système de dérivation périphérique, qui, en cours de 
plongée, conduit le sang, et donc l'oxygène, uniquement au coeur et au 
cerveau. 

Les muscles du phoque sont riches en myoglobine qui emmagasine l'oxygène. 
Ainsi, ses fonctions vitales peuvent être assurées pendant une certaine période 
après l'activation du système périphérique. 

Le phoque peut convertir le gaz carbonique en une substance non toxique, 
emmagasiner cette dernière puis la libérer lorsqu'il fait surface. 
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Une fois que l'oxygène du sang et des tissus du phoque est épuisé, les tissus, y 
compris ceux du cerveau, peuvent subir une période anaérobie d'activité. 

Toutes ces adaptations jouent un rôle important dans le comportement du 
phoque pris au filet et influent sur la façon dont il meurt. 

Les phoques qui se prennent au filet ne ressentent probablement pas 
d'emblée le danger qu'ils courent (Ronald, 1982). Au cours d'essais en laboratoire, 
les phoques ont essayé de passer à travers les filets, mais n'ont pas montré 
immédiatement des symptômes de stress. À un moment donné, le phoque se 
débattait violemment, s'emprisonnant probablement de plus en plus dans le filet, 
mais aurait peut-être trouvé une chance de s'échapper. Son rythme cardiaque était 
alors réduit au minimum et son système physiologique était parfaitement adapté à 
une longue plongée. 

La phase de lutte violente pouvait être suivie d'une période au cours de 
laquelle le phoque était immobilisé en raison de l'épuisement de l'oxygène dans la 
myoglobine des muscles. Cette phase pouvait être psychologiquement stressante 
étant donné que le cerveau fonctionne jusqu'à la fin, premièrement à cause du 
système de dérivation périphérique et deuxièmement à cause du passage à une 
phase anaérobie. Le gaz carbonique étant détoxifié et emmagasiné dans le système 
du phoque, il ne peut s'accumuler et ne peut causer de narcose rapide ni 
d'inconscience. 

Le phoque reste donc conscient jusqu'au moment de la mort. Il conserve 
ses réflexes de plongée, son rythme cardiaque réduit, et ne tente pas de respirer. Les 
poumons de phoques morts dans des filets ne contenaient pas d'eau (Ronald, 1982). 
II a été établi au contraire que les animaux s'étaient u noyés par suffocation 
volontaire P; cet état dans lequel un mammifère en plongée n'essaie pas de respirer 
sous I'eau, même sur le point de mourir par manque d'oxygène, se rencontre 
également chez le castor. 

La plupart des femelles du phoque du Groenland capturées au début de la 
chasse d'hiver au filet étaient gravides. D'après les études menées sur d'autres 
espèces, Ronald (1982) a prétendu que le foetus du phoque pourrait être plus 
résistant que la mère à un manque d'oxygène et pourrait, par conséquent, survivre 
plus longtemps dans les mêmes conditions de stress. 

Étant donné que la mort des phoques sous I'eau ne survient qu'après une 
longue période au cours de laquelle ils sont conscients, Ronald (1982) a conclu qu'il 
a n'y a guère de preuve qui établisse [que la capture au filet] est moins cruelle que 
l'abattage au gourdin, à l'hakapik ou aux armes à feu P. De l'avis de la Commission 
royale, cette conclusion est un euph,émisme en ce qui concerne le degré de cruauté 
que comporte la capture des phoques au filet, comparativement à I'abattage au 
gourdin ou aux armes à feu. 
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Autres méthodes d'abattage 

Méthodes  t radi t ionnel les  d a n s  l 'Arctique 

Le harpon était autrefois le principal instrument utilisé par les Inuit pour 
tuer les phoques, mais de nos jours, il est remplacé par le fusil dans de nombreuses 
régions; néanmoins, i l  peut encore servir d'arme auxiliaire dans les campagnes de 
chasse au fusil (Christiansen, 1968, par exemple). Le harpon est encore utilisé dans 
le bassin supérieur du lac Melville pour chasser les phoques dans les trous de 
respiration (Boles et al., 1983) ainsi que dans la région de Thulé, au Groenland 
(K'ujaukitsoq, 1985). Assez récemment, des phoques étaient encore harponnés, à 
l'occasion, dans les trous de respiration, dans la région d'Igloolik de l'Arctique 
canadien (Bradley, 1970) et parfois des harpons fixés à des flotteurs étaient utilisés 
à bord de kayaks au Groenland (Kapel, 1975; Haller, 1978). Smith et Taylor 
(1977) ont rapporté que le fait de blesser volontairement des phoques barbus pour 
éviter de les perdre quand ils coulent à pic causait des pertes encore plus élevées 
que l'emploi du harpon. 

Une autre méthode traditionnelle de capture, encore utilisée à l'occasion, 
consiste à piéger les phoques aux trous de respiration, soit à l'aide de crochets, soit 
à I'aide de fusils à harpon (McLaren, 1958; Davis et al., 1980). McLaren a signalé 
que l'emploi de crochets pour piéger le phoque dans son trou de respiration a donné 
d'excellents résultats dans le centre de l'Arctique. Les fusils à harpon étaient plus 
coûteux, mais n'effrayaient probablement pas autant les autres phoques que 
certaines autres armes. 

Toutes ces méthodes traditionnelles permettent de capturer et d'immobili- 
ser le phoque jusqu'au moment où le chasseur pourra le mettre à mort. C'est 
pourquoi elles causent probablement des souffrances considérables avant que 
l'animal ne soit finalement tué. 

Crochets  et palangres 

Les phoques étaient autrefois capturés à I'aide de crochets et de palangres 
dans les Îles de la Madeleine (Sergeant, 1965), mais cette pratique a été interdite 
en 1964, en vertu du Règlement sur la protection des phoques. 

Interventions militaires 

Suite à la décision de contrôler les populations d'otaries de Steller sur la 
côte de la Colombie-Britannique, le ministère des Pêches a organisé des expéditions 
militaires aériennes et navales pour bombarder et mitrailler les sites de rassemble- 
ment à terre des grandes mouvées dans les régions éloignées (Bigg, 1984). Ces 
interventions ont eu lieu durant la Seconde Guerre mondiale et en 1958. De telles 



équipées, qui ont dû causer des blessures considérables et qui n'ont permis de 
recueillir aucune information fiable sur le nombre de phoques tués sont, de toute 
évidence, fort déconseillées. 

Empoisonnement 

Le seul cas d'empoisonnement de phoques au Canada, qui a été porté à la 
connaissance de la Commission royale, consistait en une expérience menée en 1950 
pour vérifier l'efficacité de la strychnine sur le phoque gris qui détruisait les filets à 
saumons (Fisher, 1985). Bien que l'expérience ait donné d'excellents résultats en ce 
qui concerne l'élimination des phoques, cette méthode n'a pas été utilisée sur une 
grande échelle car elle impliquait des problèmes éventuellement graves résultant de 
la libération de strychnine dans le milieu marin. 

Certains pêcheurs de ~ouvelle-Écosse ont utilisé du poison pour détruire 
les phoques qui attaquaient leurs filets à saumons (Bonner, 1970). La strychnine, 
qui provoque de terribles souffrances avant la mort, était placée à l'intérieur de 
saumons qui étaient ensuite fixés au filet. La méthode était efficace, mais cruelle; 
elle fut interdite en 1970. On sait que des expériences ont également été faites avec 
du cyanure, mais l'utilisation de ce produit a probablement été abandonnée lorsque 
l'emploi de filets maillants pour la capture du saumon a été interdit en 1975 (UFAW, 

l974/1975). 

Drogues 

En U.R.S.S., les petits du phoque du Groenland sont capturés sur la glace 
dans la région de la Mer Blanshe et transférés à terre où ils sont gardés dans des 
enclos jusqu'à leur mue, après quoi ils sont tués. Une partie du début du projet 
expérimental a été décrite par Ponomarev (1973) et Nesterov (1973), mais les 
rapports diffèrent quelque peu. Il est probable que les petits ont été immobilisés par 
injection de relaxants musculaires comme la ditiline (succinylcholine). Il semble 
également probable que ces animaux aient été tués à l'aide de drogues, peut-être 
encore avec de la ditiline (Nesterov, 1973). En une occasion, un quota de 24 000 
otaries à fourrure ont été capturées de cette manière (Barzdo, 1980). 

Cette méthode peut présenter certains avantages du point de vue de la 
centralisation et du contrôle de la qualité, mais elle prête à de sérieuses critiques 
pour sa cruauté sur au moins deux plans. Premièrement, la capture des animaux et 
leur entassement ultérieur dans des conteneurs transportés jusqu'au rivage par 
hélicoptère peuvent provoquer un traumatisme, quoique ce dernier puisse être 
atténué pendant la seconde phase, si les phoques ont été bien anesthésiés. 

Deuxièmement, la ditiline n'est pas un anesthésiant mais un relaxant 
musculaire destiné uniquement à immobiliser les animaux. L'animal paralysé 
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meurt de suffocation. Chez l'homme, il est établi qu'elle provoque une profonde 
anxiété et son utilisation dans les cas d'euthanasie n'est pas recommandée (AVMA, 

1978). Son emploi, tel qu'il est pratiqué en U.R.S.S. pour le transport et, 
ultérieurement, l'abattage, semble fort déconseillé. 

Méthodes expérimentales d'abattage 

Un certain nombre d'essais ont été effectués pour élaborer des méthodes 
acceptables d'abattage des phoques, principalement comme solution de rechange à 
I'abattage au gourdin. Le principal objectif a consisté à trouver des méthodes qui 
présentent un caractère humanitaire satisfaisant dans tous les cas d'application. On 
s'est également préoccupé de concevoir une méthode qui supprime l'image visuelle 
a brutale I> de l'abattage au gourdin. 

La plupart des efforts déployés pour mettre au point de meilleures 
méthodes ont été concentrés, au Canada, sur I'abattage au gourdin des petits du 
phoque du Groenland, et aux États-unis, sur l'abattage au gourdin des otaries à 
fourrure. 

La Commission royale n'a pas été informée de travaux visant à améliorer 
les techniques d'abattage aux armes à feu. 

Armes à feu 

Les petits du phoque du Groenland 

Une longue série d'expériences menées par Hughes (1980, 1982, 1983, 
1985a) qui ont permis de vérifier les effets des différents types de pistolets, semble 
représenter le seul cas où une solution de rechange applicable aux méthodes 
d'abattage établies aurait pu être élaborée. Une méthode de ce genre doit non 
seulement présenter un caractère suffisamment humanitaire, mais être également 
efficace dans les conditions physiques particulières de la chasse. Hughes (1980, 
1982) a établi les critères suivants pour le pistolet qu'il a proposé et ces critères 
semblent réalistes : 

L'arme doit tuer l'animal instantanément sans causer de souffrance physique 
ni de détresse. 

L'arme ne doit présenter aucun danger pour le chasseur. Pour cette raison, les 
armes à balles n'étaient pas acceptables et les cartouches choisies pour les 
fusils étaient d'un calibre et d'une puissance dont l'effet n'était mortel qu'à 
courte distance. 

L'arme doit être légère, facile à porter et ne doit pas entraver les activités du 
chasseur. Un pistolet a été mis au point, à cet effet. 
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Le pistolet doit être facile à charger et à manipuler; ses conditions d'entretien 
et de réparation ne doivent poser aucune difficulté. 

Le pistolet doit être assez solide pour résister aux conditions de travail sur 
la glace. 

Le pistolet doit être relativement peu coûteux. 

Le pistolet doit causer un minimum de dommages aux pelleteries. 

Après un certain nombre d'expériences, le Comité des pratiques 
humanitaires de l'Association canadienne des vétérinaires a établi que a le pistolet 
de calibre 38 à un seul coup peut entraîner la mort instantanée, c'est-à-dire 
l'inconscience immédiate et définitive chez les petits du phoque gris n (ACV 1984). 
Hughes (1985a) a déclaré qu'il est désormais convaincu de l'inutilité d'autres essais 
et que a l'emploi à courte distance du pistolet de calibre .38 Accles & Shelvoke 
cause certainement la mort des petits de tout âge, sans aucune cruauté n. En 
conséquence, il estime a que l'emploi de gourdins et autres instruments d'abattage 
manuel devrait être aboli, et qu'à l'avenir, l'utilisation d'un fusil et de cartouches 
approuvés devrait être rendue obligatoire n. 11 a proposé (Hughes, 1985a) que ces 
pistolets soient délivrés aux capitaines des navires de chasse au phoque par le 
ministère des Pêches et des Océans au début de la saison de la chasse, et repris à la 
fin. Il a en outre suggéré que le canon soit modifié pour s'assurer que le pistolet ne 
puisse tirer des balles, mais seulement des cartouches approuvées. 

Même si le rapport de Hughes (1985a) sur ses derniers essais semble 
prometteur, le dispositif qu'il recommande ne semble pas avoir été mis à l'essai sur 
une grande échelle par les chasseurs réguliers dans les conditions actuelles de 
chasse. Plusieurs améliorations supplémentaires ont été proposées (ACV, 1984; 
Webb, 1984a). La Commission royale ne peut donc, à ce stade, approuver la 
proposition selon laquelle ce pistolet doit immédiatement remplacer le gourdin si la 
chasse au phoque du Groenland se poursuit. La Commission royale estime que si tel 
est le cas, le gouvernement doit encourager la poursuite des expériences pour établir 
si ce pistolet, au besoin modifié, peut effectivement être utilisé sur une grande 
échelle pour tuer les phoques sans cruauté, et sans présenter de danger pour les 
autres chasseurs. Si les résultats de ces expériences sont positifs, il faudra 
sérieusement envisager de prendre des mesures de réglementation pour l'emploi du 
pistolet à la place du gourdin. Dans ce cas, les autorités devront examiner les 
propositions de Hughes (1985a) qui stipulent que l'abattage actuel ne devrait être 
pratiqué que par des chasseurs qualifiés qui utilisent des armes fournies par le 
gouvernement et que l'écorchement et autres activités connexes devraient être 
effectués par les aides-chasseurs. Des expériences devraient également être menées 
pour vérifier l'efficacité de ce pistolet dans l'abattage des petits d'autres espèces de 
phoques dont l'élimination pourrait être proposée comme mesure de contrôle des 
populations. 
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Otaries à fourrure 

L'abattage au fusil a été expérimenté comme solution de rechange à 
l'abattage au gourdin des otaries à fourrure dans les Îles Pribilof (US. Department 
of Interior, 1968). Des carabines standard de calibre .22 tirant des balles 
désintégrantes ont été utilisées pour abattre deux otaries à la tête. Bien qu'il semble 
que ces animaux aient été rendus inconscients immédiatement, ils ont continué de 
haleter péniblement pendant plusieurs minutes. Les balles avaient traversé la boîte 
crânienne de part en part et auraient donc pu blesser du personnel ou d'autres 
phoques. 

LIU.R.S.S. a également fait l'essai de fusils de petit calibre et de pistolets 
sur les otaries à fourrure (Popov, 1968; U.R.S.S., 1980). La méthode n'a pas été 
adoptée en raison du risque de blesser d'autres animaux ou d'endommager la 
fourrure d'animaux cibles (U.R.S.S., 1980). 

Autres méthodes 

De nombreuses expériences diverses ont été effectuées, en particulier sur 
les otaries à fourrure, pour tenter de trouver des méthodes d'abattage plus 
acceptables. Aucune de ces méthodes, sur lesquelles la Commission royale a 
consulté des rapports, ne s'est révélée prometteuse et presque toutes ont été rejetées 
après des expériences préliminaires limitées. Elles comprenaient le recours : 

à des dispositifs mécaniques d'assommement, notamment des pistolets à 
cheville captive, et autres armes à air comprimé; 

au choc électrique; 

au gaz (gaz carbonique et azote); 

à des drogues, en particulier la succinylcholine, pour immobiliser l'animal 
avant I'assommement mécanique. 

La caractéristique de la chasse au phoque du Groenland qui rend 
inefficaces la plupart de ces méthodes expérimentales est le fait que les petits sont 
dispersés au froid sur une grande étendue de glace de mer, au lieu d'être concentrés 
dans un site d'abattage. Le chasseur doit se déplacer en emportant avec lui ses 
instruments d'abattage. L'arme doit donc être légère, simple et facile à manipuler. 
La plupart des méthodes expérimentales ont nécessité soit l'emploi de dispositifs 
difficilement transportables, soit, au mieux, un équipement lourd et encombrant 
destiné à immobiliser les phoques, et dangereux à utiliser sur la glace (un dispositif 
électrique, par exemple), ou encore des instruments complexes (équipement 
d'injection de drogues). Ces méthodes ont généralement été expérimentées sur les 
otaries à fourrure et jugées inapplicables sur ces animaux (Keyes, 1980; U.R.S.S., 
1980). Toutes se révéleraient encore moins appropriées pour la chasse au phoque du 
Groenland. 
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Étude comparée du caractère humanitaire 
des méthodes d'abattage 

Les méthodes d'abattage décrites précédemment peuvent être évaluées en 
fonction des critères suivants : 

le stress subi par le phoque avant I'abattage; 

l'absence de cruauté de I'abattage lorsqu'il est effectué correctement; 

la fréquence à laquelle l'abattage est effectué incorrectement; 

les conséquences pour le phoque lorsque l'abattage n'est pas effectué 
correctement; 

le stress subi par les autres phoques témoins de I'abattage de l'un des leurs. 

Stress avant abattage 

Ce stress se produit essentiellement au cours de l'abattage au gourdin des 
otaries à fourrure et du transfert des phoques du Groenland à terre où ils sont 
gardés dans des enclos. Sur la glace, le petit du phoque du Groenland ne semble pas 
souffrir de détresse causée par les activités d'abattage autour de lui (Ronald, 1970) 
et ne manifeste des symptômes de stress que très brièvement, lorsque le chasseur 
s'approche de lui pour l'abattre au gourdin ou aux armes à feu. 

Les otaries à fourrure sont victimes de stress lorsqu'elles sont conduites 
vers les aires d'abattage et pendant leur séjour sur ces aires où elles sont gardées 
jusqu'à I'abattage. Les petits du phoque du Groenland souffrent de diverses formes 
de stress causé par la méthode d'abattage soviétique sur la terre ferme. 

Le stress avant abattage est négligeable si le tir est effectué à une certaine 
distance, mais il peut poser un problème lorsque les animaux sont regroupés et 
abattus à bout portant comme dans certaines opérations d'élimination. Ce genre de 
problème est inexistant dans le cas de la capture au filet. 

Exécution correcte d'une méthode d'abattage 

S'il est assené correctement, un seul coup de gourdin ou d'hakapik suffit à 
enfoncer le crâne d'un phoque du Groenland ou d'une otarie à fourrure, et à rendre 
l'animal instantanément inconscient (Davies, 1967; Rowsell, 1973, par exemple). 
Une saignée rapide permet d'assurer que le phoque abattu au gourdin ne reprenne 
conscience avant sa mort. Lorsqu'un phoque est abattu d'une balle dans la tête, 
suffisamment puissante et tirée de loin, ou à bout portant avec un pistolet, il perd 
instantanément conscience ou est tué sur le coup (Bonner, 1970; ACV, 1984). 
Toutes ces méthodes d'abattage présentent un caractère humanitaire lorsqu'elles 
sont appliquées correctement. 
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Deux méthodes d'abattage, la capture au filet et l'injection de succinylcho- 
line, ne peuvent être considérées comme des méthodes humanitaires. Lorsque les 
phoques sont pris au filet, ils restent conscients jusqu'à ce que la mort survienne 
(Ronald, 1982). Étant donné l'adaptation des phoques aux conditions de plongée, 
l'animal livre un combat violent contre le filet pendant un certain temps et peut 
subir un stress considérable. La succinylcholine provoque la paralysie et la mort par 
affaissement des alvéoles pulmonaires, mais le phoque reste conscient jusqu'à la fin 
(AVMA, 1978). 

Fréquence  d 'abat tages incorrects 

La fréquence des abattages incorrects est un problème qui ne se pose pas 
avec les méthodes de capture au filet et d'injection de drogues. 

Lorsque les phoques sont abattus au gourdin, certains ne sont pas frappés 
correctement du premier coup. D'autres coups peuvent leur être assenés, mais, 
même dans ces conditions, il se peut que leur crâne ne soit pas fracturé. Le 
pourcentage des carcasses de phoques dont le crâne n'est pas fracturé est souvent 
considéré comme une mesure du degré d'incorrection de I'abattage parce qu'il peut 
être facilement vérifié; toutefois, le pourcentage de phoques qui ne sont pas rendus 
inconscients est plus faible, puisque certains animaux peuvent perdre conscience 
par suite d'hémorragie cérébrale, même si leur crâne n'est pas fracturé (Taylor, 
1979, par exemple). Simpson (1967b) a rapporté que sur 154 crânes de phoques du 
Groenland examinés, 36 % n'étaient pas fracturés, mais, plus récemment, des 
observateurs dont les travaux ont porté sur des échantillons plus importants, ont 
relevé des pourcentages inférieurs pour les crânes non fracturés : 1 % à 2 % dans le 
cas des chasseurs de phoques à bord de navires et 5 5% à 6 % dans celui des 
chasseurs de phoques à bord d'aéronefs, sur un échantillon d'environ 400 animaux 
(Jones, 1968); 0,20 % sur 509 animaux (Ronald, 1969); aucun sur plus de 400 
animaux (Ronald, 1977). De nombreux problèmes liés à la mauvaise exécution de 
I'abattage se sont posés lorsque des chasseurs côtiers inexpérimentés ont participé à 
la chasse au phoque du Groenland. Si le modèle proposé de pistolet de chasse 
(Hughes, 1985a) est jugé satisfaisant, son emploi à la place du gourdin et ses 
restrictions d'utilisation réservée à un groupe de chasseurs professionnels pourraient 
réduire le nombre de petits du phoque du Groenland dont I'abattage n'est pas 
effectué selon les règles. 

Le nombre de phoques qui sont abattus aux armes à feu et blessés ne peut 
généralement être dissocié du nombre de phoques qui sont tués plus ou moins 
instantanément, mais qui ne sont pas récupérés. Les pourcentages relevés de 
phoques non récupérés ont varié de O % à 76 %, selon l'espèce de phoque, l'époque 
de l'année, le fait que l'animal soit sur la glace ou dans l'eau, la position du tireur à 
bord d'un bateau ou sur un support stable. Sur un échantillon de 75 phoques du 
Groenland et 1 phoque à capuchon qui ont été abattus aux armes à feu et récupérés 
par un palangrier, 13 % n'auraient pas perdu conscience instantanément 
(Rowsell, 1977). 
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Conséquences d 'un abattage incorrect  

Lorsque l'abattage au gourdin d'un petit du phoque du Groenland ou d'une 
otarie à fourrure n'est pas exécuté correctement, il est possible de lui assener 
d'autres coups très rapidement. L'animal est donc généralement rendu inconscient 
après un ou plusieurs coups et son crâne est probablement fracturé. Si le phoque est 
resté conscient, il perd rapidement conscience lors de la saignée (Karstad, 1970), et 
pour cette raison, cette opération a été nettement définie comme une étape de la 
méthode d'abattage qui doit être effectuée immédiatement après l'abattage au 
gourdin et qui doit être achevée avant de procéder à l'écorchement. 

Les conséquences de l'abattage d'un phoque aux armes à feu à une certaine 
distance dépendent de la gravité de la blessure et du temps écoulé avant que 
l'animal ne meure, ne soit tué ou ne soit récupéré. Lorsque l'abattage se déroule à 
terre ou sur la glace, il est généralement possible d'achever les animaux blessés. La 
mise à mort est effectuée, dans la mesure du possible, lorsqu'il s'agit de récupérer la 
carcasse à des fins de subsistance, d'utilisation commerciale ou pour obtenir une 
prime. Dans la chasse au phoque du Groenland sur de grands navires, la méthode 
préférée consiste à achever, le plus tôt possible, au gourdin ou à I'hakapik, tout 
animal blessé, mais cette méthode n'a pas toujours été suivie. Dans les campagnes 
de chasse en eaux libres, il est possible de tuer ultérieurement l'animal blessé, mais 
lorsque l'abattage aux armes à feu se déroule sur la glace épaisse et disloquée, il est 
probablement beaucoup moins courant de tuer (et de récupérer) un phoque blessé. 

S t ress  causé aux au t r e s  phoques 

La femelle du phoque du Groenland peut souffrir de détresse en assistant à 
l'abattage de son petit ou en retournant sur les lieux après qu'il a été tué. 
L'intensité de cette détresse n'est pas connue. La mère, toutefois, ne souffre pas de 
détresse si le petit est tué après le sevrage. 

Les otaries à fourrure sont victimes de stress si des membres de leur groupe 
sont abattus au gourdin sous leurs yeux. Certaines otaries à fourrure victimes de 
stress ont été libérées après l'abattage au gourdin d'autres membres du groupe 
(Pfeiffer, 198 1). 

Le stress causé aux autres phoques ne semble pas exister dans I'abattage 
des phoques aux armes à feu tirées à distance, ou dans la capture au filet. 
L'abattage d'un phoque aux armes à feu peut amener les phoques des alentours à 
plonger dans l'eau, mais cet acte peut simplement s'expliquer par une réaction 
normale de fuite. 
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Les abattoirs 

Étant donné qu'il ne semble pas y avoir de valeur absolue en ce qui 
concerne le caractère humanitaire de l'abattage des animaux, la Commission royale 
estime qu'il est bon de comparer les informations concernant les phoques à celles 
qui portent sur deux autres activités impliquant I'abattage de grands nombres 
d'animaux au Canada : I'abattage d'animaux domestiques dans les abattoirs et la 
chasse. On ne considérera ici que les gros mammifères abattus dans les abattoirs, 
c'est-à-dire les bovins, les porcs et les moutons, et la chasse au gros gibier. En outre, 
de très grands nombres de poulets sont tués, et une grande quantité de lapins et 
autres petits mammifères, de gibier à plumes et de gibier d'eau sont abattus aux 
armes à feu. Le nombre de gros animaux abattus chaque année dans les abattoirs 
canadiens pour être transformés en produits d'alimentation - en 1984, 3 7 18 3 19 
vaches et veaux, 288 243 moutons et agneaux et 13 254 165 porcs (Willsher, 1985) 
- est maintes fois supérieur au nombre de phoques tués chaque année. 

Lois canadiennes sur l'abattage sans cruauté 

La Loi sur l'abattage sans cruauté des animaux destinés à l'alimentation, 
adoptée en 1959, s'applique aux animaux destinés à l'alimentation qui doivent être 
exportés ou qui doivent être expédiés d'une province à une autre. Cette loi ne vise 
pas les nombreuses petites entreprises d'abattage qui commercialisent leur viande 
dans les limites de leur propre province. Ces activités relèvent de la juridiction 
provinciale, mais certaines provinces n'ont pas promulgué de règlement provincial 
sur l'abattage sans cruauté. 

En vertu du Règlement sur I'abattage sans cruauté, les animaux destinés à 
l'alimentation doivent, sauf une exception, être rendus inconscients immédiatement 
avant I'abattage, ou immédiatement avant d'être suspendus pour I'abattage. Les 
méthodes prescrites pour rendre I'animal inconscient consistent à : 

assener un coup sur la tête au moyen d'un dispositif mécanique, pénétrant ou 
non pénétrant, approuvé; 

assener un coup sur la tête par des moyens manuels, dans le cas des agneaux 
ou des jeunes veaux; 

exposer I'animal à du gaz carbonique de façon à produire rapidement un état 
d'inconscience suivant une méthode approuvée; 

appliquer un courant électrique à la tête de I'animal au moyen d'un appareil 
approuvé, de façon à produire un état immédiat d'inconscience. 

Le Règlement ne précise pas la méthode d'abattage à utiliser une fois que 
I'animal est inconscient. II stipule, toutefois, que dans la préparation pour 
I'abattage et dans l'abattage d'un animal destiné à l'alimentation, cet animal ne 
devra pas être exposé à des souffrances inutiles. 
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L'exception à l'exigence relative à l'état d'inconscience avant I'abattage 
s'applique à la méthode d'abattage prescrite en vertu des lois juives sur I'alimenta- 
tion. Selon cette méthode, l'animal destiné à l'alimentation ne peut être suspendu, 
mais doit être immobilisé au moyen d'un dispositif approuvé et être ensuite abattu 
par une incision entraînant le sectionnement rapide, simultané et total des veines 
jugulaires et des artères carotides, de façon à provoquer immédiatement un état 
d'inconscience. L'abattage selon les lois islamiques religieuses est effectué d'une 
manière assez semblable. 

Les exigences en matière diabattage stipulées dans le Règlement sur 
I'abattage sans cruauté sont beaucoup moins précises que celles de I'abattage au 
gourdin prescrites dans le Règlement sur la protection des phoques. 

Assommement mécanique 

L'assommement mécanique peut être effectué à I'aide d'un dispositif à 
cheville captive pénétrante ou non pénétrante, ou d'un fusil (Grandin, 1980a). Les 
dispositifs à cheville captive percutent sous l'action d'une cartouche explosive ou 
d'air comprimé. Ils doivent être appuyés fermement contre le crâne de l'animal afin 
de donner un choc suffisant pour provoquer l'inconscience immédiate (Grandin, 
1980a). Les pistolets ou fusils ordinaires peuvent être utilisés pour provoquer 
l'inconscience en tirant dans la tête à quelques pouces de distance. 

Les chevilles captives pénétrantes ont été jugées par Lambooy et al., 
(1983) et Grandin (1980a) d'une puissance suffisante pour assommer complète- 
ment tous les animaux d'abattage, à condition d'utiliser la charge et la longueur de 
cheville appropriées pour un animal donné. Les dispositifs percutants non 
pénétrants ont été jugés efficaces pour le boeuf, mais ils ne sont pas recommandés 
pour les veaux ou les moutons. 

- 

Le principal problème posé par les dispositifs à cheville captive se présente 
lorsque les animaux bougent la tête et font dévier la cheville captive (Grandin, 
1980a). Immobiliser la tête de I'aniinal dans un joug n'est réalisable que dans 
certains établissements. Étant donné que même les opérateurs les plus qualifiés 
manquent parfois la marque cible et ne réussissent pas à assommer correctement un 
animal, les observateurs ont recommandé de charger un deuxième dispositif à 
cheville captive et de le garder à portée de la main pour procéder immédiatement à 
une deuxième opération d'assommement (Grandin, 1980a). 

Von Mickwitz et Leach '(1977) ont examiné les opérations d'un certain 
nombre d'abattoirs de la Communauté européenne. L'assommement des veaux à 
I'aide de dispositifs à cheville captive à été jugé insatisfaisant et a reçu la cote 5 sur 
une échelle où 1 correspondait à une excellente performance et 6 à une mauvaise 
performance. L'assommement des boeufs par des dispositifs à cheville captive 
pénétrante (dans 19 établissements) a été jugé adéquat, atteignant la cote 3,9 sur 
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l'échelle susmentionnée, mais l'assommement par dispositif percutant (dans trois 
établissements) a été considéré comme bien supérieur, et a obtenu la cote 2,4. Les 
réflexes de la cornée étaient encore présents chez certains animaux après 
I'assommement par dispositif à cheville captive. L'assommement des moutons par 
cheville captive pénétrante (dans six établissements) a été jugé satisfaisant, avec la 
cote 3,0, mais l'assommement par dispositif percutant (dans un établissement) était 
insatisfaisant et a obtenu la cote 6.0. 

Ces opérations ne prévoyaient absolument aucune méthode objective 
consistant à vérifier les facteurs déterminants pour juger de l'abattage incorrect 
d'un animal. L'opérateur se fiait à son expérience professionnelle pour déterminer 
la nécessité de procéder à un deuxième assommement. 

Rowsell (1979b) a fait un rapport sur l'assommement mécanique des 
bovins dans trois abattoirs canadiens. II a constaté que les opérations répondaient 
aux exigences d'un abattage sans cruauté, bien qu'il ait exprimé certaines 
préoccupations au sujet de ces opérations. Grandin (1982) a visité 14 abattoirs 
canadiens où les bovins étaient assommés à l'aide de chevilles captives pénétrantes. 
Elle a jugé que 8 d'entre eux étaient insatisfaisants parce que les parcs d'abattage 
contenaient plusieurs animaux au moment de I'assommement. 

Assommement manuel 

En vertu de la Loi sur l'abattage sans cruauté des animaux destinés à 
l'alimentation. les agneaux et les jeunes veaux peuvent être rendus inconscients en 
leur assenant un coup sur la tête par des moyens manuels. De nombreux autres 
petits animaux sont tués au gourdin dans les petits abattoirs canadiens (Hughes, 
1985a). Rowsell (1979b) a fait état de l'abattage des agneaux avec une barre 
d'acier dans un établissement canadien de conditionnement de la viande. Plusieurs 
agneaux étaient entassés dans un petit parc et il n'y avait guère de place pour 
utiliser correctement le gourdin d'acier. Les agneaux bougaient et agitaient la tête, 
de sorte que l'un deux a été frappé au cou alors qu'un autre a dû être frappé deux 
fois avant d'être assommé. Certains agneaux présentaient encore des réflexes de 
clignement après avoir été frappés. 

Anesthésie par choc électrique 

L'anesthésie par choc électrique est utilisée surtout pour les porcs, mais 
aussi pour les moutons (Von Mickwitz et Leach, 1977; Grandin, 1980a). Avec cette 
méthode, l'état d'inconscience instantanée est obtenu en faisant passer un courant 
électrique à travers le cerveau de l'animal. Celui-ci doit alors être saigné avant qu'il 
ne reprenne conscience. L'inconscience dure au moins 30 secondes chez les porcs 
(Hoenderken, 1978) mais peut ne durer que de 12 à 15 secondes chez les moutons 
(Leach, 1978). L'application de tensions incorrectes peut provoquer la paralysie 
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sans produire l'état d'inconscience. Dans ce cas, l'animal doit subir le choc 
électrique, puis les souffrances causées par la suspension et la saignée (Hoenderken, 
1978). 

Un autre moyen d'appliquer le courant consiste à le faire passer à travers 
la tête et le corps. Appliqué de cette manière, le courant provoque non seulement 
l'inconscience, mais arrête également le fonctionnement du coeur et entraîne la 
mort de l'animal (Von Mickwitz et Leach, 1977). 

Von Mickwitz et Leach (1977) ont constaté, dans 17 abattoirs de la 
Communauté européenne, que l'anesthésie des porcs par choc électrique était en 
moyenne satisfaisante ou adéquate, obtenant la cote 3,4 sur l'échelle mentionnée 
précédemment. Pour les moutons (dans trois établissements), la méthode a reçu une 
cote moins satisfaisante, soit 4,6. 

Rowsell (1 979b) a fait un rapport sur cette méthode d'abattage des porcs 
dans un abattoir canadien. Il était difficile de confirmer l'état d'inconscience, car le 
réflexe de clignement était masqué par des contractions musculaires. On a rapporté 

, qu'en général le temps écoulé entre l'assommement et la saignée était d'environ 
15 secondes; toutefois, dans certains cas, il était de plus de 2 minutes et certains de 
ces porcs avaient repris conscience avant d'être saignés. 

Grandin (1982) a visité 1 1  abattoirs canadiens où les porcs étaient abattus 
soit après anesthésie par choc électrique, soit après exposition au gaz carbonique. 
Tous les établissements utilisant un dispositif électrique obtenaient d'excellents 
résultats, mais pour trois d'entre eux, le temps était trop long (plus de 30 secondes) 
entre l'abattage et la saignée. 

-? 

Exposition au gaz carbonique 

L'exposition au gaz carbonique est utilisée essentiellement pour les porcs 
(Von Mickwitz et Leach, 1977; Grandin, 1980a). L'inhalation de gaz carbonique 
d'une concentration supérieure à 7 3  % a un effet anesthésiant rapide (AVMA, 
1978), mais elle ne provoque pas l'inconscience instantanée. Les porcs peuvent 
rester relativement calmes pendant les 10 à 15 premières secondes, puis ils 
manifestent des symptômes de stress et d'excitation, et font quelques mouvements 
violents avant de devenir inconscients après un laps de temps moyen de 26 secondes 
(Hoenderken, 1978, 1983; Leach 1978). 

Von Mickwitz et Leach (1977) ont considéré que l'exposition des porcs au 
gaz carbonique dans quatre abattoirs de la Communauté européenne était une 
méthode adéquate. Ils ont attribué la cote 4,O à cette opération. 

Rowsell (1979b) a visité un abattoir canadien où les porcs étaient abattus 
par exposition au gaz carbonique. La plupart, mais non la totalité des porcs étaient 
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rendus inconscients et l'on constatait la perte du réflexe de clignement. Pour 
quelques porcs, le temps entre l'abattage et la saignée dépassait 30 secondes. 
Rowsell a toutefois fait remarquer que la méthode était uniformisée et ne pouvait 
donner lieu à des abus comme cela était le cas avec des dispositifs électriques. 

A battage religieux 

Dans l'abattage effectué en vertu des lois juives ou islamiques, la question 
de l'absence de cruauté est liée au degré de souffrance causé par l'égorgement de 
l'animal et à la rapidité de la perte de conscience. Les défenseurs de cette méthode 
prétendent que l'égorgement est indolore lorsqu'il est fait correctement (Homa, 
1971), et Grandin (1980b) a conclu que les méthodes juives et islamiques a sont 
probablement les techniques les moins douloureuses en ce qui concerne l'égorge- 
ment des animaux conscients, à condition d'utiliser un dispositif d'immobilisation 
approuvé io. Les animaux restent conscients pendant plusieurs secondes après avoir 
été égorgés. Ce temps varie de 3 à 10 secondes pour les moutons et va jusqu'à 100 
secondes pour les veaux. Les études sur les hormones montrent que la méthode 
provoque un stress intense (Grandin, 1980b). Divers observateurs ont également 
signalé le stress causé par la manière dont les animaux sont immobilisés avant 
l'abattage. 

Stress avant l'abattage 

Le traitement des animaux avant l'assommement et la saignée pose un 
problème crucial dans les opérations des abattoirs. Les animaux sont éloignés de 
leur environnement familier, contraints de grimper sur des rampes pour pouvoir 
monter dans des camions où ils sont mêlés à des-animaux qu'ils n'ont jamais vus; 
plus tard, ils sont transportés par camion, obligés de descendre par des rampes, et 
entassés dans des parcs d'attente d'où ils sont transférés dans d'autres parcs bondés 
pour finir dans le parc d'assommement. En outre, plusieurs animaux se 
trouver en même temps dans le parc d'assommement. (Cette pratique peut offrir un 
avantage dans le cas des moutons qui peuvent manifester moins de stress en groupe 
[Kilgour, 1976, cité dans Grandin, 1980c; Kilgour, 19781.) L'augmentation du taux 
d'hormones qui a été mesuré dans le sang a prouvé que tous ces événements peuvent 
être cause de stress chez l'animal (Voir Grandin, 1980d). 

Comparaison avec la chasse au phoque du Groenland 

Les méthodes d'abattage dans les abattoirs peuvent être comparées en 
détail avec l'abattage au gourdin des petits du phoque du Groenland, suivant les 
mêmes considérations qui ont présidé à la comparaison des diverses chasses au 
phoque. 
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Stress avant I'abattage 

Les petits du phoque du Groenland sur la glace subissent peu ou pas de 
stress avant I'abattage alors que toutes les opérations d'abattage impliquent un 
stress considérable dans le transfert des animaux à l'abattoir, leur mise en attente 
et leur transfert aux parcs d'assommement. 

Effet d'une méthode d'abattage correcte 

L'abattage au gourdin du petit du phoque du Groenland, à condition d'être 
effectué correctement avec le matériel approprié, produit un état d'inconscience 
instantanée, et il en est de même avec les méthodes d'assommement mécanique, 
manuel et électrique des animaux à l'abattoir. L'exposition au gaz carbonique et la 
méthode d'abattage pratiquée dans la religion juive n'entraînent pas un état 
d'inconscience instantanée, aussi I'animal peut-il souffrir de stress ou de douleurs 
avant de sombrer dans l'inconscience. 

Fréquence d'abattages incorrects 

La fréquence d'abattages incorrects des petits du phoque du Groenland a 
été examinée à la section intitulée a Étude comparée du caractère humanitaire des 
méthodes d'abattage des phoques II. Depuis 1968, la fréquence des cas de crânes 
non fracturés a généralement été établie à moins de 10 %, mais des problèmes se 
sont posés, les plus notables étant survenus pendant les chasses pratiquées par des 
pêcheurs côtiers. 

La fréquence d'abattages incorrects dans les abattoirs varie considérable- 
ment entre les établissements en fonction de diverses caractéristiques comme la 
conception de l'abattoir, l'entretien de l'équipement et l'attitude des employés. De 
nombreux abattoirs du Canada et de la Communauté européenne inspectés par Von 
Mickwtiz et Leach (1977)' Rowsell (1979b) et Grandin (1982) semblent avoir été 
responsables de I'abattage inadéquat de nombreux animaux. En particulier, dans 
plusieurs établissements où était pratiqué l'abattage par dispositif électrique ou par 
exposition au gaz carbonique, l'intervalle entre I'abattage et la saignée était trop 
long, et la plupart ou la totalité des animaux avaient repris conscience avant la 
saignée. Avec la méthode d'abattage pratiquée dans la religion juive aux États- 
Unis, environ 30 % des animaux ne sont pas tués correctement selon les préceptes 
religieux (Grandin, 1980b). 

Conséquences d'un abattage incorrect 

Lorsque le petit du phoque du Groenland n'est pas rendu inconscient par le 
premier coup de gourdin, l'animal peut être frappé à nouveau rapidement. Le crâne 
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est généralement fracturé ou enfoncé par un ou plusieurs coups, ce qui entraîne 
l'inconscience du phoque. Si le phoque n'est pas inconscient par suite du ou des 
coups, il perd rapidement conscience au moment de la saignée (Karstad, 1970). 

Toutes les méthodes d'assommement dans les abattoirs (par procédé 
mécanique, manuel, électrique et par exposition au gaz carbonique) peuvent être 
répétées rapidement, au besoin. Les animaux qui sont incorrectement assommés par 
procédé manuel peuvent être rapidement assommés à nouveau de la même façon. 
Un assommement mécanique incorrect peut être rapidement corrigé si l'on dispose 
d'un deuxième pistolet à cheville captive. L'anesthésie par choc électrique peut être 
rapidement recommencée si l'état de l'animal le requiert, bien que dans certains cas 
d'anesthésie inadéquate, l'animal puisse être paralysé et rester conscient jusqu'à la 
saignée, si l'on ne s'aperçoit pas de son état. Les animaux qui ne sont pas 
correctement étourdis par exposition au gaz carbonique peuvent être de nouveau 
soumis à cette exposition. Tous les animaux d'abattage qui ne sont pas correcte- 
ment assommés avant la saignée perdront rapidement conscience lors de cette 
opération; l'état d'inconscience se produira probablement entre une et trois 
minutes. 

Stress causé aux autres animaux 

La femelle du phoque du Groenland peut souffrir de détresse après avoir 
assisté à l'abattage de son petit ou à son retour sur les lieux d'abattage de ce 
dernier. La durée et l'intensité de ce stress ne sont pas connues. 

Les animaux d'abattage sont victimes de stress s'ils sont plusieurs en même 
temps dans le parc d'assommement. Cette réaction s'applique en particulier aux 
bovins et aux porcs. Le stress est probablement accru si les animaux ne sont pas 
immobilisés à l'intérieur du parc d'assommement. Les parcs d'assommement qui 
contiennent plusieurs animaux ont été couramment signalés dans les rapports 
d'inspection de Von Mickwitz et Leach (1977), Rowsell (1979b) et Grandin 
(1982). Le stress causé à un animal témoin de l'assommement d'un autre ne dure 
toutefois pas longtemps, puisque l'animal témoin est à son tour bientôt assommé. 

Résumé 

L'abattage au gourdin des phoques du Groenland est aussi humanitaire, 
voire plus humanitaire que les méthodes utilisées dans les abattoirs, lorsque ces 
deux méthodes sont exécutées correctement. La fréquence de l'abattage incorrect 
des phoques du Groenland semble être généralement inférieure à celle de la 
majorité des animaux des abattoirs inspectés. 

Le stress avant l'abattage des petits du phoque du Groenland est très 
inférieur à celui des animaux des abattoirs. Les seuls autres animaux touchés sont 
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les femelles. Toute détresse causée à ces animaux peut être comparée à la détresse 
causée aux femelles des animaux de ferme lorsqu'elles sont séparées de leur petits 
emmenés à I'abattage. Il semble que chez les animaux de ferme, qui connaissent 
une période beaucoup plus longue avant le sevrage que celle des phoques du 
Groenland, la relation parent-petit puisse être plus forte et, par conséquent, le 
stress plus intense. 

Dans l'ensemble, I'abattage au gourdin des phoques du Groenland par des 
chasseurs à bord de grands navires semble être aussi humanitaire, voire plus 
humanitaire que les méthodes d'abattage pratiquées dans la plupart des abattoirs. 
La situation est moins certaine dans le cas de chasses effectuées par des chasseurs 
côtiers et au cours desquelles les incidents d'abattage incorrect étaient plus 
courants. 

Certains observateurs, connaissant bien les opérations des abattoirs, et 
chargés d'évaluer le caractère humanitaire de la chasse au phoque du Groenland, 
ont également considéré que cette dernière était aussi humanitaire, voire plus 
humanitaire que I'abattage des animaux destinés à l'alimentation (Hughes,1967; 
MacLeod, 1967; Jones, 1968; Platt, 1970; Jotham, 1978; Taylor, 1979). MacLeod, 
par exemple, déclare à ce propos : 

II ne fait aucun doute que I'abattage des blanchons du 
phoque du Groenland dans le golfe du Saint-Laurent par 
des Canadiens est aussi humanitaire que la moyenne des 
opérations d'abattage dans les abattoirs et plus humanitaire 
que bien d'autres, en particulier celles pour lesquelles il 
n'existe pas de loi provinciale sur l'abattage sans cruauté. 

Même si cette comparaison peut impliquer que l'aspect humanitaire de la 
chasse au phoque du Groenland est à peu près le même que celui de la plupart des 
opérations pratiquées dans les abattoirs, opérations qui sont implicitement 
acceptées par le public, il ne faut pas en déduire que tout est pour le mieux dans le 
meilleur des mondes. Rowsell (1985) souligne un point crucial : a II n'existe pas un 
seul endroit d'abattage d'animaux où la nécessité de provoquer l'inconscience ne 
pose pas de problème. it Par conséquent, tant que la chasse au phoque se poursuivra, 
i l  faudra continuer de déployer des efforts visant à maintenir et à améliorer le 
caractère humanitaire des techniques de chasse. 

La chasse au gros gibier 

De très nombreux gros gibiers sont abattus chaque année en Amérique du 
Nord. En 1976, les chasseurs ont capturé 2 143 210 chevreuils aux États-unis 
(Langenau et Aho, sans date). D'autres enquêtes avancent que la chasse sportive 
annuelle aux États-unis et au Canada, pour la période 1980-1985, se chiffrait au 
moins à 65 000 wapitis, 65 000 orignaux, 35 000 antilopes, 35 000,ours, 30 000 
caribous et 5 000 chèvres des montagnes et mouflons. 
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La plupart de ces animaux sont abattus avec des fusils modernes, mais un 
nombre considérable de chevreuils sont tués à l'arc et aux flèches. Certains États et 
provinces autorisent également la chasse au fusil, au pistolet, au fusil et pistolet à 
chargement par la bouche, ainsi qu'à l'arbalète ou à la lance. 

Caractère humanitaire de la chasse au gros gibier 

Les questions relatives au caractère humanitaire de la chasse au gros gibier 
portent essentiellement sur le fait que la mort de ces animaux ne survient pas 
instantanément et sur la durée de leurs souffrances. Les informations à ce sujet sont 
rares pour le gros gibier autre que le chevreuil. Les calculs du nombre de chevreuils 
abattus mais non récupérés couvrent un large intervalle, soit entre 3 % et 64 % du 
nombre total de chevreuils légalement abattus, qu'ils aient été récupérés ou non, et 
la moyenne est d'environ 24 % (Losch et Samuel, 1976; Wegner, 198 1, 1985). Ces 
pourcentages de chevreuils non récupérés sont différents des pourcentages de 
chevreuils blessés. Ils englobent les chevreuils qui survivent à leurs blessures; les 
chevreuils qui meurent des suites de leurs blessures mais ne peuvent être retrouvés, 
et les chevreuils qui sont tués et retrouvés, mais qui, par la suite, sont abandonnés 
pour une raison ou une autre. 

La Commission royale a été dans l'impossibilité de trouver des informa- 
tions utiles sur la proportion de chevreuils non récupérés et dont la mort est causée 
par les blessures des balles de fusils; toutefois, un spécialiste a conclu que 26 % des 
chevreuils blessés par des flèches, mouraient, éventuellement des mois plus tard 
(Herron, 1984, cité dans Wegner, 1985). Dans une autre étude, il était estimé que 
1 1  % à 15 % des chevreuils avàient survécu ou survivaient à leurs blessures 
(Langenau, sous presse, cité dans Wegner, 1985). 

Comparaison avec l'abattage des phoques 

Les proportions de chevreuils non récupérés semblent généralement être 
comparables à celles des phoques chassés en eaux libres, mais supérieures à celles 
des phoques chassés sur la glace. On pourrait s'attendre à obtenir sur la glace une 
proportion inférieure de phoques non récupérés, puisque dans ce cas le chasseur a 
souvent une vision nette de l'animal et peut alors tirer une deuxième fois, si le 
phoque est blessé. Par contre, dans l'eau, le phoque n'est aperçu que brièvement 
lorsqu'il remonte à la surface pour respirer, et une fois touché, il arrive souvent que 
le phoque coule et ne soit plus récupérable. 

Malgré l'absence de données valables, il semble également probable que, 
pour plusieurs raisons, la proportion de phoques perdus qui sont blessés et non tués 
est inférieure à celle des chevreuils. Les phoques blessés doivent faire surface pour 
respirer, ce qui donne une deuxième chance au chasseur, tandis qu'un chevreuil 
blessé, s'il n'est pas grièvement touché, peut rapidement fuir les lieux. Les phoques 
tués sur le coup coulent souvent à pic, tandis que le chevreuil est relativement facile 
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à retrouver. En outre, comme les chassurs de phoques comptent généralement sur 
leurs captures pour assurer leur subsistance ou leur revenu, il est fort probable que 
leur habileté et leur vigilance sont supérieures à celles des chasseurs de chevreuils. 

Ces raisons semblent laisser croire que dans l'abattage des phoques, tant 
sur la glace qu'en eaux libres, la proportion d'animaux touchés qui sont blessés et 
s'enfuient au lieu d'être tués est inférieure à celle des chevreuils.. Étant donné que 
c'est la fréquence des blessures qui est le facteur critique dans l'évaluation du 
caractère humanitaire de toute chasse à longue distance, on, peut conclure, à titre 
provisoire, que la plupart des chasses au phoque avec des armes à feu est moins 
cruelle que la chasse à terre des gros mammifères, laquelle est communément 
acceptée. Quoique cette conclusion semble compatible avec les données actuelles 
sur les diverses chasses, elle est fondée sur des observations limitées et indirectes. 

Résumé 

Critères d'un abattage sans cruauté 

1. Voici les principales exigences en matière d'abattage sans cruauté : 

l'animal doit être rendu inconscient le plus instantanément possible; 

la mort doit survenir rapidement, sans que l'animal ne reprenne 
conscience; 

I'animal doit subir le moins possible de stress, de souffrance ou de 
panique avant d'être tué; 

les autres animaux du voisinage doivent subir le moins possible de stress 
ou de panique. 

Abattage au gourdin des petits du phoque du Groenland et du phoque à capuchon 

Jusqu'en 1966, date à laquelle la chasse au phoque a fait, pour la première 
fois, l'objet d'études considérables, la norme des méthodes d'abattage semble 
avoir été bien basse et une grande cruauté était probablement infligée aux 
animaux. Au cours des années suivantes, la norme s'est élevée rapidement et, 
depuis lors, d'autres améliorations ont été apportées. Ces dernières ont 
découlé du renforcement des règlements, de leur application plus rigoureuse 
et de la mise en oeuvre de programmes de formation à l'intention des 
chasseurs. Ces mesures administratives ont été essentiellement appliquées en 
réponse aux recommandations des observateurs et de leurs organismes de 
financement. 

Les stipulations clés du règlement actuel exigent : 
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que I'animal soit abattu à l'aide d'un gourdin approuvé de manière à 
enfoncer le crâne; 

que le chasseur vérifie si I'animal est inconscient; 

que I'animal soit saigné immédiatement après l'abattage et avant 
l'écorchement. 

À condition d'être effectuées correctement, ces méthodes permettront d'être 
certain que I'animal est tué sans cruauté. 

4. La plupart des observateurs qualifiés semblent être convaincus qu'en général, 
tous les petits, à l'exception de quelques rares cas, sont tués selon les critères 
humanitaires d'abattage. La proportion exacte des petits abattus sans que ces 
critères soient respectés ne peut être déterminée, puisque de tels abattages se 
produisent sporadiquement. Certains observateurs considèrent que la chasse 
ne pourra jamais présenter un caractère humanitaire acceptable. 

5 .  Dans un passé récent, le plus grave cas d'abattage inacceptable s'est produit 
en 198 1, lorsque le processus de déglacement a déplacé les mouvées à 
proximité de l'île-du-prince-Édouard. Un grand nombre de chasseurs mal 
équipés, sans expérience ni discipline, ont participé à une chasse au phoque au 
cours de laquelle de nombreux animaux ont certainement été tués avec 
cruauté. 

6 .  11 est généralement reconnu que les petits subissent peu ou pas de stress avant 
d'être tués. 

7. Pour ce qui est des phoques du Groenland, la preuve relative au stress subi 
par la mère est contradictoire, mais i l  est probable qu'une faible proportion 
seulement souffre de détresse lorsque le petit est tué; nombreuses sont celles 
qui regagnent la mer à l'approche des chasseurs. Il serait souhaitable 
d'apporter d'autres modifications au règlement, comme l'interdiction 
d'abattre les petits si la mère manifeste une réaction défensive. Chez le 
phoque à capuchon, le lien est beaucoup plus fort, mais i l  semble n'exister que 
durant la période d'allaitement, et celle-ci ne dure que quelques jours. 

8. 11 est très rare que les petits soient tués parce qu'ils ont été jetés à l'eau, ou 
qu'ils soient écrasés par les navires sillonnant à travers les glaces. 

Abattage au gourdin de l'otarie à fourrure 

9. Le transfert des animaux sur les sites d'abattage des îles Pribilof cause à ces 
derniers un certain stress et, à cet égard, cette chasse est classée à un rang 
inférieur par rapport à la chasse canadienne aux blanchons. À condition 
d'être effectuée correctement, la méthode d'abattage en elle-même est aussi 
humanitaire que celle utilisée pour la chasse canadienne au phoque du 
Groenland. 
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Armes à feu 

Si l'on utilise des munitions assez puissantes et que l'animal est touché à la 
tête, la mort sera pratiquement instantanée. Dans de nombreuses opérations 
d'abattage aux armes à feu, une forte proportion d'animaux est tuée 
instantanément. 

L'emploi de munitions de petit calibre et de faible puissance entraîne une 
fréquence élevée de blessures à moins que le tir ne soit très précis, mais 
interdire ce type de munitions pourrait créer des difficultés économiques chez 
certaines communautés autochtones. 

L'utilisation de fusils pour chasser les phoques cause des blessures à de 
nombreux animaux, à moins que les fusils ne soient chargés à balles et qu'ils 
soient de calibre .20 ou plus. 

Lorsque les animaux sont abattus aux armes à feu dans l'eau, de 10 % à 50 % 
environ ne sont pas récupérés. On ignore combien d'entre eux sont tués sur le 
coup, combien sont blessés, et combien survivront à leurs blessures. La 
proportion d'animaux blessés n'est pas nécessairement supérieure lorsque le 
taux de perte est plus élevé. 

Les phoques du Groenland et les phoques à capuchon sont abattus aux armes 
à feu, dans l'eau et sur la glace, à bord de petits navires (palangriers) et de 
grands navires. Avant 1966, on a observé une forte proportion d'animaux 
blessés, mais plus récemment, les conditions se sont améliorées. La présence 
d'un agent des pêches à bord de chaque grand navire contribue sans aucun 
doute à cette amélioration. 

Pratiquée surtout dans l'Arctique par les Inuit, la chasse au phoque annelé, 
au phoque barbu et au phoque du Groenland est essentiellement effectuée 
avec des armes à feu. Lorsque les phoques sont abattus sur la glace, le degré 
de précision et, par conséquent, d'abattage instantané, semble élevé, bien que 
le recours récent aux motoneiges ait pu le réduire quelque peu. Lorsque les 
phoques sont abattus dans l'eau, en été, le taux de perte peut être élevé, mais 
celui des blessures ne peut être évalué. 

En général, l'aspect humanitaire de la chasse dans l'Arctique semble assez 
développé. Une étroite surveillance officielle n'est probablement pas possible, 
mais les traditions des populations semblent contribuer à promouvoir des 
normes satisfaisantes. 

Dans certaines communautés, les phoques sont délibérément blessés pour 
faciliter leur récupération. Cette pratique doit provoquer de grandes 
souffrances et doit être évitée dans toute la mesure du possible. 
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18. Les phoques gris ont été chassés et tués, essentiellement aux armes à feu, afin 
de contrôler les populations dans l'intérêt des pêcheries; cette pratique a été 
effectuée tant par des chasseurs du gouvernement sur les sites de reproduction 
que par des chasseurs participant à des campagnes de chasse à prime. A terre, 
le taux de blessures est faible, mais dans I'eau, le taux de perte est élevé 
Cjusqu'à 76 %) bien qu'il n'existe pas de données comparatives sur les taux de 
blessures. 

19. Les phoques communs ont fait l'objet de chasses à prime et d'abattage 
systématique. Les taux de perte des adultes vont de 35 % à 50 %, mais les 
petits ont généralement été récupérés. 

20. Jusqu'en 1968, l'otarie de Steller était chassée à des fins de contrôle des 
populations. Les adultes étaient abattus aux armes à feu, dans I'eau et sur 
terre. On rapporte qu'il était difficile de les tuer et que le taux de blessures 
était élevé. On a prétendu que la manière la moins cruelle de procéder à un 
abattage systématique des otaries de Steller consisterait à tuer les petits 
à terre. 

Capture au filet 

21. La capture au filet du phoque du Groenland est pratiquée le long de la Basse- 
Côte-Nord du golfe du Saint-Laurent ainsi que sur les côtes du Labrador et 
de l'est de Terre-Neuve. Le nombre d'animaux capturés de cette manière est 
faible, comparativement à l'abattage au gourdin et aux armes à feu. Quelques 
phoques annelés et quelques phoques du Groenland sont également capturés 
au filet dans l'Arctique. 

22. La capture au filet est une méthode de chasse très cruelle. Les phoques ne se 
noient pas dans les filets, mais continuent de lutter jusqu'à épuisement de 
l'oxygène dans leur sang. Ce processus peut durer longtemps et les animaux 
restent conscients jusqu'à la fin. 

Autres méthodes d'abattage 

23. Les méthodes traditionnelles d'abattage pratiquées dans l'Arctique, 
probablement abandonnées aujourd'hui en de nombreux endroits, comportent 
l'emploi de harpons et de crochets dans les trous de respiration. Ces deux 
dispositifs causent probablement des souffrances beaucoup plus grandes que 
les méthodes d'abattage aux armes à feu ou au gourdin. 

24. L'intervention de la force navale et aérienne pour tuer les otaries, comme cela 
s'est passé sur la côte de la Colombie-Britannique, est fort controversable et la 
Commission royale suppose que de telles expéditions ne seront pas envisagées 
dans l'avenir. 
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25. L'empoisonnement des phoques n'a été essayé qu'à titre expérimental au 
Canada. II ne devrait pas être pris en considération à l'avenir. 

Méthodes expérimentales d'abattage 

26. Le pistolet conçu par Hugues pour tuer les petits du phoque du Groenland 
semble présenter moins de cruauté et de brutalité que le gourdin. Son emploi 
ne comporte probablement aucun danger, mais il est nécessaire de procéder à 
d'autres essais sur le'terrain. S'il est jugé satisfaisant sur le terrain, son 
emploi devrait être retenu au cas où se poursuivrait I'abattage des petits de 
toute espèce de phoques. 

27. Aucune des autres méthodes expérimentées ne justifie un plus ample examen. 

L'abattage dans les abattoirs 

28. De très grands nombres d'animaux sont tués dans les abattoirs pour être 
transformés en viande destinée à l'alimentation de l'homme. Les méthodes 
utilisées comportent : 

I'assommement mécanique et manuel; 

l'anesthésie électrique; 

l'exposition au gaz carbonique; 

I'abattage conforme aux lois religieuses. 

L'abattage des phoques au gourdin est à peu près aussi efficace que 
I'assommement mécanique ou manuel, ou I'anesthésie électrique, si toutes ces 
méthodes sont effectuées correctement: La. fréquence moyenne des erreurs 
commises dans les abattoirs semble être identique ou supérieure à celle qui est 
relevée dans I'abattage des phoques du Groenland au gourdin, lorsque celui-ci 
est effectué dans de bonnes conditions. 

29. En général, le degré de stress avant I'abattage et le stress causé aux autres 
animaux témoins est considérablement plus élevé dans les abattoirs que dans 
la plupart des chasses au phoque canadiennes. 

30. L'abattage des phoques aux armes à feu peut souvent être plus cruel que celui 
effectué en abattoir en raison de la proportion relativement élevée d'animaux 
blessés. 

Chasse au gros gibier 

3 1.  Un grand nombre de chevreuils et autres gros gibiers sont tués chaque année 
en Amérique du Nord. Le principal problème relatif au caractère humani- 
taire de ce type de chasse est la proportion d'animaux blessés. 
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32. La comparaison la plus pertinente avec la chasse au phoque est celle de 
I'abattage du chevreuil. La proportion de phoques non récupérés sur la glace 
semble être inférieure à la proportion habituelle de chevreuils abattus et 
perdus, et l'écart dans la proportion d'animaux blessés est probablement 
semblable ou plus élevé. En eaux libres, le taux de perte semble à peu près le 
même que pour la chasse au chevreuil, mais la proportion d'animaux blessés 
est inférieure dans la chasse au phoque. 

33. La Commission royale conclut donc, à titre provisoire, que la chasse au 
chevreuil et peut-être d'autres activités de chasse au gros gibier sont moins 
humanitaires, à en juger d'après la proportion d'animaux blessés, que les 
chasses au phoque pratiquées aux armes à feu à longue distance. 

Conclusions 
1 .  Jugé d'après les critères de rapidité d'inconscience et particulièrement par 

l'absence de stress, I'abattage au gourdin des petits du phoque, lorsqu'il est 
pratiqué correctement, est aussi humanitaire, voire plus humanitaire que les 
méthodes employées dans les abattoirs commerciaux et néamoins acceptées 
par la majorité du public. 

2. Les cas récents les plus graves d'abattage des petits au gourdin sans aucun 
respect des normes humanitaires se sont produits lorsque le déplacement des 
glaces amenait les phoques à une distance exceptionnellement proche du 
rivage, où des chasseurs côtiers inexpérimentés et mal disciplinés pouvaient 
les atteindre. 

3. Si I'abattage des petits de toute espèce de phoque est encore jugé nécessaire, 
le pistolet spécial mis au point par Hugues peut se révéler plus humanitaire et 
moins répulsif que le gourdin. Son emploi ne présente probablement aucun 
danger, mais il sera nécessaire de procéder à d'autres essais dans les 
conditions réelles sur le terrain. 

4. Au Canada, I'abattage des phoques aux armes à feu, à des fins de subsistance 
ou commerciales, est en général plus humain que la chasse sportive, si ce n'est 
que: 

la pratique qui consiste à blesser délibérément un phoque pour pouvoir 
le récupérer plus facilement engendre certainement des souffrances 
considérables; 

l'utilisation de munitions de faible calibre et peu puissantes peut 
entraîner des blessures à un grand nombre d'animaux, à moins que le tir 
ne soit très précis. 

5 .  La capture des phoques au filet cause inévitablement une mort lente et 
probablement douloureuse. 
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6 .  Aucune méthode d'abattage dont la Commission a pris connaissance, autre 
que l'abattage au gourdin et aux armes à feu, n'atteint les normes acceptables 
d'abattage sans cruauté. 

Recommandations 

Abattage des petits du phoque 

1. Étant donné que la capture des petits du phoque du Groenland se poursuit 
(voir à ce sujet les recommandations de la Commission royale, chapitre 12), 
le ministère des Pêches et des Océans doit déployer tous les efforts nécessaires 
pour s'assurer que, si les phoques sont facilement accessibles du rivage, toutes 
les activités de chasse au phoque dans cette région seront formellement 
interdites. 

2. 11 faudra prévoir les mesures nécessaires pour que le règlement stipule qu'un 
chasseur n'essaie pas de tuer un petit si sa mère manifeste un comportement 
agressif ou cherche à le défendre. 

3. Si les bébés des phoques de toute espèce doivent être tués à l'avenir dans les 
aires de mise bas (comme mesure de contrôle des populations, par exemple), 
d'autres essais du pistolet de Hugues devront être effectués sur le terrain afin 
d'offrir une solution de rechange à I'abattage au gourdin. 

Abattage des phoques aux armes à feu 

4. Des discussions devront être tenues avec les communautés qui pratiquent la 
chasse au phoque afin de faire admettre l'utilisation de ces types de munitions 
qui assurent une forte proportion d'abattages instantanés dans les conditions 
rencontrées normalement pour chaque catégorie de chasse au phoque. 

5 .  Des discussions devront être tenues avec les communautés qui pratiquent la 
chasse au phoque dans le but de souligner que la pratique consistant à blesser 
délibérément les phoques afin de faciliter leur récupération n'est pas justifiée, 
et de trouver des moyens visant à éviter dans toute la mesure du possible une 
telle pratique. 

Capture des phoques au filet 

6. Le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour éliminer 
progressivement, et dans les plus brefs délais possible, la capture des phoques 
au filet dans ces communautés isolées qui utilisent essentiellement cette 
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méthode pour capturer les phoques du Groenland destinés à assurer leur 
subsistance et à fournir une part importante de leur revenu. La capture des 
phoques au filet dans d'autres régions devrait être interdite immédiatement. 

Autres méthodes d'abattage 

7. Aucune autre méthode nouvelle d'abattage des phoques à des fins 
d'exploitation commerciale ou de contrôle des populations ne devrait être 
utilisée au Canada à moins qu'il n'ait été clairement démontré qu'elle 
présente un caractère humanitaire satisfaisant. 

Opérations d'abattage systématique 

8. Si la réduction du nombre d'otaries de Steller se révèle nécessaire, elle doit, 
dans la mesure du possible, être obtenue en abattant les petits à terre au lieu 
de tuer les adultes. 

Observations générales 

9. 11 importe de poursuivre les efforts visant à maintenir et à améliorer le 
caractère humanitaire de tous les aspects des diverses chasses au phoque. On 
doit rester attentif à ce problème malgré la conclusion selon laquelle 
l'abattage au gourdin et aux armes à feu, pratiqué correctement, est tout 
aussi humanitaire que l'abattage dans les abattoirs et la chasse au gros gibier. 

Annexes 

Annexe 20.1 Règlement canadien en matière de méthodes d'abattage 

En 1966, les seuls instruments qui pouvaient servir à abattre les phoques 
étaient le gourdin, la gaffe ou la carabine. Toutefois, le filet pouvait être utilisé par 
les résidents du nord du Golfe et d'une partie de la région du Front. (La chasse au 
phoque à la palangre avait été interdite en 1964.) L'utilisation de la gaffe a été 
interdite en 1967, mais le fusil à cartouche à balles rayées a été autorisé. 
L'hakapik, employé par les chasseurs à bord de grands navires a été autorisé dans 
la région du Front en 1976 et dans la région du Golfe en 1979. Les spécifications 
relatives à l'utilisation du gourdin ont été établies en 1964, puis modifiées en 1966, 
1967 et 1982; celles pour la gaffe en 1966; celles pour I'hakapik en 1976 et 1977; 
celles pour la carabine en 1966 et 1967 et celles pour le fusil en 1967. 

En 1967, le règlement autorisait l'utilisation exclusive du gourdin - 
l'hakapik fut autorisé plus tard - pour assommer les phoques, mais seulement sur 
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le front. En 1977, le règlement stipulait que le phoque à capuchon abattu au fusil 
devait être frappé à I'hakapik et, en 1978, qu'il devait y avoir un gourdin ou un 
hakapik à bord de tous les navires de chasse au phoque. En 1980, le règlement 
précisait que les phoques abattus au gourdin ou à I'hakapik devaient être frappés 
trois fois ou jusqu'à l'enfoncement du crâne et, en 1984, que le crâne du phoque 
abattu au gourdin devrait être enfoncé avant l'écorchement. 

L'écorchement du phoque avant sa mort a été interdit en 1964. En 1967, 
une nouvelle disposition du règlement stipulait qu'il est interdit de crocher, de 
commencer à écorcher, saigner, entailler ou couper un phoque avec un couteau ou 
tout autre instrument avant que le phoque ne soit, sans aucun doute, mort B. 
L'expression a sans aucun doute B a été supprimée en 1976. À partir de 1978, le 
phoque est considéré comme mort (c'est-à-dire qu'il peut être saigné, écorché, et 
ainsi de suite) a (a) lorsqu'il a les yeux vitreux; (b) lorsqu'il a les yeux fixes; 
(c) lorsque les yeux ne réagissent pas au toucher; et (d) lorsqu'il a les muscles 
relâchés D. La disposition précisant que, aussitôt mort, le phoque doit être 
immédiatement saigné en coupant les veines ,auxiliaires jusqu'aux nageoires 
antérieures est entrée en vigueur en 1979. Les modifications apportées en 1980 
interdisaient à un groupe de chasseurs de phoques d'accumuler plus de dix phoques 
non écorchés. 

En 1964, le règlement interdisait l'utilisation d'aéronefs dans la chasse au 
phoque, sauf pour le repérage des animaux, dans toutes les régions à l'exception de 
la majeure partie du Golfe. Cette réserve a été supprimée en 1970. La chasse au 
phoque pendant la nuit a été interdite en 1967, et les heures de chasse ont été de 
nombreuses fois modifiées par la suite. La chasse hors-saison par les chasseurs 
côtiers a été restreinte aux résidents locaux en 1971; et, en 1977, toutes les 
opérations de chasse depuis la côte ou à bord de petites embarcations (chasseurs 
côtiers) étaient restreintes à la prise des phoques au large de la partie de la province 
où les chasseurs étaient domiciliés. 

Afin de faire appliquer le règlement et de contrôler les chasseurs sur la 
glace, I'obtention d'un permis de chasse au phoque est devenue obligatoire pour les 
navires de chasse (1961), les aéronefs (1964)' les navires de plus de 30 pieds 
(9 mètres) (1964)' les chasseurs à bord de navires ou d'aéronefs tenus d'avoir un 
permis (1964) et tous les chasseurs privés (1966). Des modifications et des 
restrictions aux exigences relatives à I'obtention de ces permis ont été apportées de 
temps à autre par la suite. En 1967, les agents des Pêches étaient habilités à 
suspendre sur le champ le permis d'un chasseur de phoque pour une durée 
maximale de 30 jours et les chasseurs étaient tenus de porter une pièce d'identité 
bien visible. Au cours de la même année, les capitaines de navires et les pilotes 
d'aéronefs sont devenus responsables des méthodes d'abattage employées par leur 
équipage ou leurs passagers. En 1976, le règlement établissait les critères 
définissant le chasseur expérimenté et l'aide-chasseur. Les aide-chasseurs se 
voyaient interdire de chasser ou de tuer le phoque, sauf sous la surveillance d'un 
chasseur expérimenté. 
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Annexe 20.2 Règlement norvégien, 1968-1970 

Le règlement norvégien de 1968 sur la chasse au phoque (d'après le 
rapport de Sognen, 1968) obligeait les chasseurs à employer des méthodes 
humanitaires d'abattage et à tenter d'empêcher toute souffrance inutile. Le 
règlement interdisait la capture des phoques à la ligne, au filet ou à la trappe; ils 
pouvaient être tués uniquement à l'hakapik, au gourdin ou à la carabine. Les 
phoques devaient être frappés seulement à la tête avec un gourdin ou un hakapik. 
La prise au crochet de phoques vivants de même que l'écorchement avant la mort 
certaine de l'animal étaient interdits. En 1970, Platt (1970) rapportait que les 
phoques pouvaient être tués avec un lourd crochet de fer, mais pas avec un gourdin. 
Lorsque le phoque était abattu aux armes à feu, il fallait lui enfoncer immédiate- 
ment le crâne avec un hakapik. Les phoques devaient être morts avant d'être hissés 
à bord du navire. En 1964, lorsque la zone canadienne de pêche a été étendue à 12 
milles marins au large et, en 1977, quand le gouvernement canadien a imposé sa 
juridiction jusqu'à 200 milles marins au large (incluant les eaux de la région du 
Front), les opérations des chasseurs norvégiens dans ces eaux ont été soumises au 
Règlement canadien sur la protection des phoques. 

Annexe 20.3 Réactions des femelles à la perte de leur petit 

Les mères et les petits du phoque du Groenland ont souvent fait l'objet 
d'observations pendant la courte période d'allaitement qui dure 8 à 12 jours 
(Lavigne, 1979; Stewart et Lavigne, 1980). Le moment de la période d'allaitement 
pendant laquelle les observations ont été faites semble avoir eu une influence sur la 
réaction des femelles observées pendant cette période (Quine, 1985). 

Certaines femelles abandonnent leur petit et entrent dans l'eau à 
l'approche du chasseur. L'estimation du nombre de femelles qui réagissent ainsi a 
varié dans des proportions atteignant 90 % à 95 % (Fischberg, 1969) et 85 % 
(Taylor, 1969) comparativement aux nombres mentionnés dans le rapport de 
Jotham (1978) qui laissent croire que la plupart des femelles qui se trouvaient sur 
la glace quand on approchait de leur petit restaient sur place pour défendre leur 
petit. Toutefois, certaines d'entre elles les abandonnaient peu de temps après ou 
étaient facilement chassées (Jordan, 1978); par contre, d'autres mères défendaient 
leur petit avec acharnement. Selon Johansson (1967), 1 % des femelles, ou moins, 
étaient très agressives; Rowsell (1980) a fait un rapport semblable pour 24 % des 
mères des 106 petits qu'il a observés. La plupart des femelles agressives étaient 
primipares (Johansson, 1967), mais, une fois, au moins, une femelle plus âgée a fait 
preuve d'une grande agressivité (Walsh, 1978). Les femelles dans une aire de mise 
bas où les phoques n'étaient pas chassés étaient plus agressives envers les humains 
que celles dans les aires où la chasse était pratiquée (Ronald, 1975). 

La réaction des femelles envers la carcasse de leur petit était également 
assez variable. Rowsell (1979a) a constaté la présence d'un certain nombre de 
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femelles à proximité des carcasses. Les femelles semblaient ne pas s'y intéresser. 
Certaines retournaient pour les sentir et repartaient assez rapidement (Johansson, 
1967); une des femelles qui avait défendu son petit avec beaucoup d'acharnement 
au moment de I'abattage s'est à peine intéressée à la carcasse après l'écorchement 
(Rowsell, 1978). Une autre femelle a flairé la carcasse d'un petit qui n'était pas le 
sien (Hughes, 1978a; Scott, 1978). D'autres encore ont défendu avec agressivité la 
carcasse de leur petit (Simpson, 1966, 1967a) ou sont demeurées près d'elle 
pendant longtemps (ACV, 1980). Quine (1985) a estimé que 4 % à 5 % des femelles 
défendent leur petit ou retournent auprès de lui après I'abattage et se couchent sur 
la carcasse écorchée. 

On ne connaît pas la force du lien qui unit la mère et le petit pendant la 
période d'allaitement ni la détresse que peut ressentir la mère à la perte de son 
petit. Certains observateurs croient que les femelles peuvent effectivement souffrir 
(Fischberg, 1969; Taylor, 1979, par exemple) tandis que d'autres estiment qu'elles 
n'éprouvent à peu près rien (Maton, 1969). 

La lactation chez la femelle du phoque est stimulée par la succion des 
glandes mammaires (Ronald, 1970) et les femelles qui perdent leur petit avant le 
sevrage cessent rapidement de produire du lait. Cette étape est probablement suivie 
de près par l'accouplement (Lavigne, 1979; Ronald et Dougan, 1982). 

Un moyen d'éliminer le stress que peut ressentir la femelle du phoque du 
Groenland dont le petit est tué serait d'interdire I'abattage des petits qui sont 
défendus par leur mère (Walsh, 1966; ACV, 1980, par exemple). Même si les 
chasseurs s'abstiennent parfois de tuer les petits des femelles agressives (Maton, 
1969, par exemple), cette recommandation n'a jamais été rendue obligatoire. Si elle 
devait l'être, les femelles qui sont absentes ou qui laissent leur petit à l'approche du 
chasseur risquent néanmoins de ressentir de la détresse. 

Un autre moyen de réduire le stress chez les femelles consisterait à 
retarder la chasse jusqu'au sevrage et au départ des mères. Selon Hughes (1985b), 
la période idéale d'abattage des petits du phoque du Groenland coïncide avec la fin 
du sevrage. Étant donné que les petits ne naissent pas tous en même temps et que la 
période de sevrage varie en conséquence, cette pratique entraînerait probablement 
I'abattage de nombreux phoques plus vieux qui auraient mué (brasseurs) et qui 
seraient plus vigoureux et plus actifs que les nouveau-nés (Hughes, 1985a). Par 
conséquent, cela modifierait dans une certaine mesure la nature de la chasse et il 
importerait d'évaluer le caractère pratique d'un tel changement. 

On a accordé beaucoup moins d'attention à la détresse que peut ressentir la 
femelle du phoque à capuchon à la perte de son petit. Rowsell (1975) a noté qu'une 
femelle, au lieu de rechercher frénétiquement son petit, chassait le mâle dans l'eau. 
Jusqu'en 1977, les chasseurs avaient l'habitude d'abattre la femelle au fusil avant 
de tuer le petit. Depuis, aucun des observateurs n'a commenté la réaction des 
femelles du phoque à capuchon suite à la perte de leur petit. Greendale (1985) 
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a déclaré que, selon son expérience, les femelles du phoque à capuchon ont montré 
plus d'attachement à leur petit (après que le petit eut été tué ou enlevé durant une 
opération de baguage) que celles du phoque du Groenland. La période d'allaite- 
ment du phoque à capuchon est très courte et ne dure en moyenne que quatre jours 
(Bowen et al., 1985), après quoi les mères abandonnent leur petit. Un moyen 
d'éviter la détresse chez ces animaux consisterait à retarder le début de la chasse 
jusqu'au sevrage de la plupart des petits (Reeves, 1977, par exemple). Une fois de 
plus, il faudrait évaluer le caractère pratique d'un tel changement. 

Annexe 20.4 Production de larmes chez les phoques 

Les mammifères (et tous les vertébrés terrestres) possèdent des glandes 
dont les sécrétions humidifient le globe oculaire et, dans une certaine mesure, 
I'aseptiseni. Ces glandes sont placées dans l'orbite de l'oeil et leur position varie 
selon les espèces. Les glandes les plus importantes sont les glandes lacrymales, dont 
les sécrétions sont appelées a larmes lp chez l'homme, et les glandes de Harder. Ces 
dernières sécrètent un liquide lubrifiant, légèrement plus visqueux, et l'on pense 
qu'elles auraient pour fonction de a coussiner B le globe oculaire (Eglitis, 1964; 
McEwen et Goodner, 1974). 

Pour que la surface du globe oculaire, notamment la région transparente 
de la cornée, ne doit jamais sécher car cela entraînerait de graves problèmes, les 
deux glandes sécrètent constamment un fluide. Chez les espèces terrestres, c'est la 
glande lacrymale qui joue un rôle prépondérant. Chez les mammifères terrestres 
(notamment les humains) chaqueoeil possède un conduit appelé canal lacrymal 
situé dans l'angle interne de la paupière inférieure. Ce conduit draine les sécrétions 
constantes de fluide dans la cavité nasale (McEwen et Goodner, 1974). 

Si, pour une raison quelconque, comme le vent ou un corps étranger dans 
l'oeil, il y a une augmentation anormale de la production de larmes, les canaux 
lacrymaux ne suffisent pas à drainer le surplus de fluide produit essentiellement par 
les glandes lacrymales, et les larmes coulent sur la face. 11 en est de même quand 
l'un ou les deux canaux sont bloqués et que même les sécrétions normales ne 
peuvent être drainées. 

Les phoques ne possèdent pas de canaux lacrymaux. Les glandes de 
Harder sont particulièrement développées, tandis que les glandes lacrymales sont 
relativement petites (King, 1983). Lorsque les phoques sont dans l'eau, où ils 
passent la majeure partie de leur vie, les glandes de Harder jouent probablement un 
rôle plus important en ce sens que le fluide qu'elles sécrètent réduit la friction de 
l'eau sur la cornée. 

Lorsque les phoques sont sur la terre ferme ou sur la glace et que leur 
pelage est sec, on peut voir couler des larmes de leurs yeux, puisque même les 
sécrétions lubrifiantes normales, qui sont presque certainement produites en 
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majeure partie par les glandes lacrymales, ne peuvent pas être drainées. Ceci 
s'applique aussi bien aux phoques traqués par les chasseurs qu'aux phoques en 
liberté. Quand le vent souffle, les larmes qui devraient normalement s'écouler sur la 
face augmentent non seulement en volume pour protéger la cornée, mais sont 
également refoulées autour des yeux et de chaque coté de la tête, de sorte que de 
grandes taches mouillées se forment normalement autour des yeux. 

Chez les blanchons du phoque du Groenland, ce phénomène normal de 
larmoiement apparaît rapidement, mais leur long pelage blanc empêche 
généralement la formation de grandes taches mouillées autour des yeux. (Ces 
taches apparaissent essentiellement autour des yeux des phoques du Groenland 
adultes dont le pelage est court et plat.) Chez les petits, on peut voir de grosses 
larmes couler sur la face. Lorsqu'il n'y a pas de vent et que les sécrétions sont 
minimales, ils ferment souvent les yeux momentanément. Ce réflexe peut être 
involontaire ou volontaire, si on les touche,. par exemple. La fermeture des 
paupières force l'écoulement des larmes puisque ces animaux n'ont pas de canal 
lacrymal. Cette réaction ne signifie pas, toutefois, qu'il y a une soudaine 
augmentation de la production de larmes. 

Chez les mammifères, seul l'homme peut sécréter des larmes sous le coup 
de l'émotion ou d'une réaction psychique (McEwen et Goodner, 1974). Les pleurs, 
le rire et des émotions comme la colère, la peur, la tristesse ou la joie entraînent un 
accroissement de l'activité des glandes lacrymales et le résultat est semblable à 
celui causé par le vent ou par un corps étranger dans l'oeil, c'est-à-dire que les 
canaux ne suffisent pas à drainer le surplus de sécrétions et il y a écoulement 
de larmes. 

L'homme mis à part, rien ne prouve que les mammifères, notamment les 
phoques, versent des larmes sous le coup de l'émotion. Ainsi, les a pleurs a du chiot 
solitaire ne sont pas accompagnés de larmes. Walls (1942) a rapporté que les ours 
versent a des larmes de nature psychique n, mais comme il n'a pas approfondi la 
question ni fourni de référence, la Commission royale n'a aucune preuve 
permettant de confirmer cette affirmation. 

Sur les grandes aires de mise bas du phoque du Groenland ou de 
reproduction de toute autre espèce de phoque, il existe une constante cacophonie de 
sons produits essentiellement par l'appel des petits, mais aussi par la réponse des 
parents. Dans la relation mère-petit, la reconnaissance et la localisation reposent 
surtout sur l'unicité des appels individuels des mères et des petits (Evans et Bastian, 
1969; Petrinovich, 1974). Une fois le contact physique établi, la reconnaissance 
finale est de nature olfactive, fondée sur le caractère unique de l'odeur du liquide 
amniotique qui se trouve sur le pelage du petit (Bartolomew, 1959). 

Rien ne permet d'associer ces pleurs normaux aux larmes qui seraient 
provoquées par la peur à l'approche du chasseur. Les pleurs des petits abattus dans 
un groupe ne sont pas différents des sons qu'ils émettent normalement, bien qu'ils 
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grognent parfois si on les approche de trop près. Le débit de sécrétion de larmes ne 
change pas non plus (Fisher, 1985). 

Annexe 20.5 Abattage aux armes à feu des phoques de l'Arctique 

Lorsque les phoques du Groenland, qui remontent du sud, commencent à 
arriver dans l'Arctique en juin, l'épaisseur de leur couche de graisse est minimale et 
la plupart de ceux qui sont abattus aux armes à feu coulent à pic (Haller el al., 
1967). À mesure qu'ils engraissent au cours de l'été, le nombre de pertes diminue. 
Ainsi, pendant la débâcle, sur 46 phoques abattus, 65 % ont été perdus; pendant la 
période d'eau libre en juillet, les pertes ont atteint 50 % pour 34 phoques abattus et 
pendant la période d'eau libre en août, i l  y a eu 37 % de pertes pour 38 phoques 
abattus (Haller et al., 1967). Les rapports signalent qu'en octobre les phoques 
abattus flottent à la surface de I'eau. 

Davis et a1.,(1980) ont étudié les pertes de phoques annelés qui coulent à 
pic après avoir été abattus. Ces pertes dépendent du type de chasse et de la période 
de l'année. En mai et juin, au moment de la mue, l'épaisseur de la couche de graisse 
et la flottabilité des phoques annelés sont réduites, et ceux qui sont abattus au cours 
de cette période risquent fort de couler (McLaren, 1958). La salinité et la densité 
de I'eau sont également réduites pendant la débâcle en juin et juillet, et ces facteurs 
contribuent aussi à accroître les pertes d'animaux qui coulent (McLaren, 1958). 
Les pertes de phoques annelés au cours des chasses sur la glace, en bordure de la 
banquise ou pendant la débâcle (de février à juillet) ont varié entre 7,s % et 23,l %, 
avec une seule valeur de pointe de 47,4 % (Davis et al., 1980). Les pertes de 
phoques annelés lors des chasses en eau libre ont varié entre 27,9 % et 52,4 % en 
juin et juillet, et entre 3,6 % et 15,9 % en août et septembre (Davis et al., 1980). 

Les pertes élevées de phoques qui coulent ont eu une influence considérable 
sur les méthodes utilisées pour les abattre avec des armes à feu et sur le caractère 
humanitaire de ces méthodes. Les techniques de chasse dans l'est de l'Arctique 
canadien varient en fonction de la période de l'année et de l'état des glaces. En 
hiver, les phoques annelés sont capturés dans les trous de respiration (Haller et al., 
1967; Wenzel, 1981). Ils sont abattus à bout portant et i l  est peu probable de les 
rater, bien que quelques phoques blessés puissent s'échapper (Haller et al., 1967). 

Au printemps, les phoques annelés et les phoques barbus commencent à se 
rassembler sur la glace et les chasseurs utilisent deux techniques d'abattage. Dans 
la première, le chasseur s'approche furtivement du phoque jusqu'à une distance de 
90 mètres (Haller et al., 1967), appuie alors sa carabine sur un support pour 
assurer une meilleure précision et abat ensuite l'animal à la tête. Le degré de 
précision est élevé et le coup mortel empêche le phoque de se sauver dans I'eau. 
Toutefois, au cours de la même période, les pertes de phoques barbus peuvent être 
élevées (Davis et al., 1980). La seconde technique, qui s'est répandue au cours des 
dernières années, consiste à camoufler le devant d'une motoneige avec un grillage 
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blanc et à conduire le véhicule vers un phoque sur la glace (Wenzel, 1981). Le 
phoque met généralement un certain temps à localiser la source du bruit, ce qui 
permet souvent au chasseur de s'approcher assez près de l'animal. Avec cette 
technique, les chasseurs doivent tirer presque le double de balles par animal tué, 
comparativement à la technique de l'approche furtive (Wenzel, 1981), sans 
compter qu'il y a sans doute plus de phoques blessés. 

Pendant la débâcle, les phoques peuvent être abattus dans I'eau par des 
chasseurs postés sur la glace qui se servent ensuite de petites embarcations pour 
récupérer leurs prises (Haller et al., 1967). Le pourcentage de phoques tués est plus 
élevé au début de la débâcle, car le tir est pratiqué à courte distance. Par contre, 
certains phoques annelés et la plupart des phoques du Groenland coulent pendant 
cette période. Les chasseurs de la région de la baie Cumberland visent délibérément 
le phoque du Groenland au museau ou à la gorge pour le blesser (Haller et al., 
1967). Ainsi, le phoque affaibli par la perte de sang est moins capable de plonger et 
le chasseur peut s'en rapprocher suffisamment pour l'achever et le récupérer avant 
qu'il ne coule. 

En période d'eau libre, les chasseurs à bord d'embarcations abattent les 
phoques dans I'eau (Haller ét al., 1967; Wenzel, 1981). Haller et al., décrivent une 
technique de chasse au phoque annelé au cours de laquelle les chasseurs tirent sur 
le phoque dès qu'il fait surface de façon à le forcer à plonger et à refaire surface 
plus rapidement qu'en temps normal. Le chasseur tente alors de deviner l'endroit où 
le phoque refera surface et coupe le moteur de son embarcation pour améliorer la 
précision de son tir. Dans le nord du Labrador, où I'eau est suffisamment limpide 
pour permettre aux chasseurs de voir au fond de I'eau, les phoques qui coulent sont 
récupérés à la turlutte (Andersen, 1985). 

Étant donné que les phoques du Groenland coulent très rapidement, ils ne 
sont chassés dans la baie Cumberland, au début de la période d'eau libre, que s'ils 
sont à proximité de l'embarcation (Haller et al., 1967). Vers la fin de l'été, les 
chasseurs abattent plus fréquemment les phoques du Groenland aux armes à feu, à 
bord d'embarcations en marche. Smith et Taylor (1977) ont remarqué le 
a marsouinage n caractéristique des groupes de phoques du Groenland qui sont 
chassés en eau libre; ce comportement en fait des cibles difficiles à atteindre et, par 
conséquent, les auteurs croient que le pourcentage d'animaux blessés doit être 
élevé. 

Le phoque barbu est également chassé en période d'eau libre, mais il coule 
très rapidement. Le chasseur peut le blesser intentionnellement d'une balle dans le 
dos ou dans le ventre de façon à pouvoir l'approcher suffisamment pour le har- 
ponner et le tuer (McLaren, 1958; Smith et Taylor, 1977; Davis et al., 1980). 
Wenzel (1981) a décrit une méthode de chasse au phoque barbu en eau libre dans 
laquelle les chasseurs à bord d'au moins deux embarcations forment un grand 
cercle pour empêcher le phoque de passer derrière eux. Chaque fois que le phoque 
fait surface, les chasseurs tirent sur lui pour le forcer à plonger. Quand l'animal est 
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épuisé au point de ne plus pouvoir plonger, les chasseurs se rapprochent et le tuent. 
On abat également les phoques barbus qui se rassemblent sur des disques de glace 
pendant la période d'eau libre (Wenzel, 1981). 

Au lac Melville, au Labrador, les chasseurs abattent les phoques annelés 
aux armes à feu pendant la période de rassemblement sur la glace (Boles et al., 
1983). Il faut s'approcher relativement près d'eux pour les abattre d'un seul coup. 
Les chasseurs visent la tête pour tuer l'animal proprement et ne pas endommager la 
pelleterie. De nombreux chasseurs préfèrent les fusils à petit calibre parce que les 
munitions sont moins chères et que les balles risquent moins d'endommager les 
pelleteries. Les phoques annelés sont aussi chassés en eau libre, à longueur 
d'année, dans les chenaux de marée près de l'embouchure du lac Melville 
(Boles et al., 1983). 

Des chasses semblables (trous de respiration, rassemblement sur la glace, 
lisière des glaces et eau libre) sont pratiquées au Groenland même si la motoneige 
et, dans certains endroits, le hors-bord ne sont pas utilisés (Kapel, 1975). 

D'après les quelques statistiques disponibles et la description des 
techniques de chasse utilisées, Miller et al., (1982) ont établi que les pertes étaient 
moins élevées au Groenland. Dans la région de Thulé, la coutume veut que le 
chasseur à l'affût, près d'un trou de respiration, tire sur le phoque et le harponne 
immédiatement après pour le sortir de l'eau (K'ujaukitsoq, 1985). Dans la région 
d'upernavik, les phoques du Groenland étaient délibérément blessés aux fusils de 
façon à pouvoir les récupérer avant qu'ils ne coulent; quant aux phoques annelés, 
les chasseurs tiraient sur eux chaque fois qu'ils refaisaient surface afin de les 
épuiser et de faciliter leur mise à mort et leur récupération (Haller, 1978). 

Annexe 20.6 Capture au filet du phoque du Groenland 

Le long de la Basse-Côte-Nord du golfe du Saint-Laurent, les filets de 
capture sont tendus de diverses façons (Beck, 1965; Baril et Breton, sans date). En 
de nombreux endroits, les filets sont posés dans des passages soit entre des îles et la 
terre ferme, soit entre des îles. À certains endroits, une série de filets est disposée à 
partir du rivage de façon à former une trappe d'où l'animal peut difficilement 
s'échapper. À La Tabatière, un système très complexe de filets comportant 
plusieurs trappes internes est utilisé depuis plus de cent ans (Ronald, 1982). Les 
filets sont généralement tendus de façon à ce que le câble supérieur soit à une 
profondeur de deux mètres (pour éviter la glace) et que le bas du filet repose sur le 
lit de la mer (Beck, 1965). Le câble supérieur est d'une couleur vive. Les phoques 
du Groenland sont également capturés dans des trappes à poissons dont le maillage 
est beaucoup plus fin. Dans ces circonstances, le phoque qui nage à l'intérieur de la 
trappe est probablement abattu aux armes à feu (coss,1984). La capture au filet le 
long de la Basse-Côte-Nord a considérablement diminué au cours des toutes 
dernières années en raison de l'effondrement du marché des pelleteries de phoques 
(Sergeant, sans date). 
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Les phoques qui migrent tentent de plonger sous le câble supérieur du filet 
(Ronald, 1982). Ils essaient ensuite de passer à travers le maillage et finissent par 
s'empêtrer davantage à cause de la formation de plis lâches dans le filet. Peu de 
phoques réussissent à passer par-dessus le câble supérieur. Certains phoques se 
retrouvent coincés à force de pousser dans le filet jusqu'à ce qu'une partie du corps 
et une nageoire passent à travers le maillage. D'autres tournent sur eux-mêmes 
jusqu'à ce qu'ils s'emprisonnent complètement dans les mailles. La plupart des 
phoques sont piégés au filet pendant la nuit; les prises de jour sont essentiellement 
des phoques qui ont été forcés de plonger parce qu'ils étaient traqués par des 
chasseurs armés à bord d'embarcations. 
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Chapitre 21 

Les populations de phoques de l'Atlantique 
et de l'Arctique ' 

Il faut dissiper le mythe selon lequel le phoque est une 
espèce en voie de disparition (Cournoyea, 1985). 

Le phoque du Groenland 

Introduction 

Le phoque du Groenland se trouve partout dans la partie septentrionale de 
l'Atlantique Nord; il a trois aires principales de reproduction : au large de la côte 
est du Canada, près de l'île Jan Mayen et dans la mer Blanche, au large des côtes 
septentrionales de 1'U.R.S.S: Le troupeau canadien forme deux groupes distincts 
lors de la reproduction : l'un dans le golfe du Saint-Laurent, l'autre dans la région 
du Front, au nord-est de Terre-Neuve. Les jeunes naissent tôt au printemps; les 
phoques migrent vers le nord et le nord-est pour passer l'été à se nourrir dans le 
Grand Nord, jusqu'au détroit de Lancaster et à l'ouest du Groenland. 

Dans le Grand Nord, les phoques sont traditionnellement chassés par les 
autochtones depuis des siècles, mais le gros de la récolte commerciale a été 
constitué de nouveau-nés et de certains adultes pris dans les territoires de 
reproduction. Au XX' siècle, les prises ont été très nombreuses, quelques centaines 
de milliers de bêtes, avec un maximum d'environ 450 000 en 1951. Depuis 1971, 
des quotas fixés pour réglementer les prises les ont réduites à 150 000-200 000 
bêtes par année. En 1983, le marché s'est effondré et, dans les trois dernières 
années, les prises ont nettement diminué. 

Un certain nombre de méthodes ont été employées pour évaluer la 
population totale de phoques, normalement exprimée par le nombre de naissances 
annuelles; ces méthodes comprennent les recensements directs, par aéronefs, des 
géniteurs(trices), les marquages et recaptures ainsi que l'analyse de la composition 
par groupe d'âge des prises (notamment l'indice de survie et autres méthodes 
apparentées). Les différentes méthodes d'estimation livrent des résultats 
concordants malgré un choix d'hypothèses et d'ensembles de données particuliers à 
chacune, et malgré la difficulté liée à l'étude d'une espèce qui vit dans une région 
rude et peu accessible, et qui ne se laisse observer facilement que lorsque les 
animaux sont groupés sur la glace pour la reproduction, quelques semaines par 
année. À quelques exceptions près, comme les résultats d'une année donnée obtenus 
par marquage, la plupart des estimations des dernières années fixent les naissances 
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Figure 21.1 
Repastition des phoques du Groenland 

Source i King (1983). 

annueIllex entre 200 000 et 600 000. Compte tenu des errelnrs particulières à 
certaines mbthodes, i l  semble que dans les années voisines de 1978, soit la période 
la plus récente couverte par plusieurs estimations, il y ait eu 3100 000 à 350 000 
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naissances annuelles, l'équivalent d'une population totale (toutes classes d'âge) de 
1,5 million à 1,75 million de bêtes. Compte tenu de l'accroissement probable de la 
population depuis 1978, la population totale était d'environ 2 millions à la fin 
de 1985. 

C'est beaucoup, mais bien en-dessous du nombre primitif de phoques du 
Groenland. Le stock a été gravement réduit depuis le commencement de la chasse 
commerciale. Par voie d'ajustement sans doute, les paramètres démographiques 
naturels sont devenus tels que le nombre de naissances dépasse celui des morts 
naturelles et que la population s'accroîtrait s'il n'y avait pas de chasse. Cet 
ajustement semble avoir emprunté la forme de changements liés à la densité dans 
I'âge de maturité et peut-être, aussi, dans le taux de gravidité. Ces paramètres 
reprendraient sans doute leurs valeurs primitives, s'il n'y avait plus de chasse, à 
mesure que la population se rétablirait et qu'elle se stabiliserait à un niveau 
supérieur au niveau actuel. Ce nouvel équilibre serait peut-être différent de celui 
antérieur à la chasse à cause de changements naturels possibles dans la capacité de 
peuplement et à cause de l'exploitation par l'homme des stocks de poissons dont les 
phoques se nourrissent. Nous ignorons quel serait ce nouvel équilibre, mais il serait 
probablement bien au-dessus du niveau actuel. 

La production équilibrée, c'est-à-dire la différence entre le nombre de 
naissances et le nombre de morts par cause naturelle dépend des paramètres 
démographiques, notamment la mortalité naturelle et I'âge de la maturité. Avec les 
paramètres les plus probables, on croit qu'elle doit être égale à la moitié environ du 
nombre de naissances annuelles. Si parmi les phoques abattus il y a quelques 

1 

animaux plus âgés, il faudra soustraire leur nombre du total de la prise admissible 
si la récolte avait été constituée entièrement de nouveau-nés. La production 
équilibrée de toute combinaison de phoques nouveau-nés et de phoques plus âgés 
peut se calculer en considérant qu'un phoque adulte équivaut environ à deux 
nouveau-nés. 

Depuis l'adoption de quotas en 1971, les prises se sont habituellement 
tenues aux niveaux imposés ou au-dessous. Les quotas ont probablement été fixés à 
un niveau inférieur à celui de la population équilibrée, de telle sorte qu'entre 1972 
et 1983, la population totale s'est probablement accrue; cependant, on ne peut pas 
exclure la possibilité d'une diminution. Le cas échéant, le taux de diminution a été 
faible. Depuis 1983, la population s'est certainement accrue. Comme les prises vont 
sans doute rester réduites, cet accroissement, de l'ordre de 5 9% par an, va presque 
certainement se prolonger pendant quelques années encore. 

Le niveau de population assurant le maximum de production équilibrée 
(MSY) est inconnu, mais il est sans doute supérieur au niveau actuel. Dans le cas du 
phoque du Groenland, cependant, et compte tenu des différents objectifs à 
considérer (parmi ceux-ci, peu sont rattachés à l'atteinte du rendement maximal 
possible), le MSY ne veut pas dire grand-chose. Le niveau critique de population, 
celui où il y a un risque réel d'extinction même si la chasse est totalement interdite, 
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est probablement de quelques centaines de bêtes ou moins, et, en tout cas, bien 
en-dessous du niveau actuel. 

Les incertitudes qui se rattachent à la dynamique dkmographiqne du 
phoque du Groenland n'ont pas beaucoup d'importance quand il s'agit dYwaluer la 
situation actuelle; ellles en prennent cependant quand on tente de prévoir les effets d 
long terme de différentes politiques. Il est probable qua les prises du niveau de 
celles de la fin des anakes 1970 laisseraient s'accroître la population, mais il y a un 
risque d'effet contraire et, le cas échéant, la prolongation pendant 10 à 20 ans de 
cette situation sans que des correctifs n'y soient apportés pourrait finir pair 
constituer une menace sérieuse 5 la survie da stock. II est donc important qu'à 
l'avenir, toute récolte de phoques du Groenland, autre qu'au niveau le plus 
insignifiant, soit accompagnée d'un programme suivi de surveillance du stock et que 
les prises admissibles soient ajustées en conséquence; cette conclusion vaut pour les 
autres espèces de phoques. À supposer que d'une année h l'autre il puisse y avoir 
d'importantes variations des prises de jeunes, la methode de lkdice de survie serait 

Figure 21.2 
M'igretirro des phoques du Groenland dans l'Atlantique Nord-Ouest 

Source : Mansfield (1967a). 
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alors une méthode efficace de surveillance. Dans les autres cas, il faudrait procéder 
à des recensements directs. Même s'il n'y a pas de récolte à grande échelle, il 
faudra surveiller les stocks si l'on a la moindre raison de croire que l'abondance de 
phoques nuit sérieusement à la pêche commerciale. 

À l'heure actuelle, ces analyses qui tournent autour de la gestion future des 
stocks restent un peu sans objet. Avec l'effondrement du marché des produits du 
phoque, les prises des dernières années ont été réduites et dans l'immédiat, il y a 
peu de chance pour qu'un redressement économique s'opère. Ailleurs dans ce 
rapport (chapitre 12), la Commission royale recommande que soit interdit 
l'abattage des blanchons au gourdin. Si cette recommandation est retenue, il est 
difficile d'imaginer que la chasse à grande échelle du phoque du Groenland 
reprenne dans un avenir prévisible. 

Les stocks vont donc augmenter. À quel rythme et pendant combien de 
temps, cela dépendra de l'intensité de la chasse aux phoques plus âgés et de la 
dynamique des stocks, notamment des effets liés à la densité. S'il n'y a pas de 
chasse ailleurs qu'au Groenland et dans l'Arctique canadien, il se peut que les 
prises ne dépassent pas 20.000 à 30 000, à comparer au rendement soutenu actuel 
de peut-être 170 000 en unités de nouveau-nés. L'accroissement net pourrait donc 
être de l'ordre de 100 000 nouveau-nés ou plus. Sans estimation de l'âge de tous les 
phoques abattus et sans examen détaillé de la structure d'âge actuelle de la 
population, il est impossible d'exprimer exactement en pourcentage cet accroisse- 
ment. Compte tenu du niveau actuel de population à la fin de 1985, d'environ 

t 2 millions, I'accroissement devrait être d'environ 5 % par année. 

La population actuelle est certainement bien en-dessous de la population 
primitive et bien que la capacité de peuplement ait pu avoir été réduite par suite de 
l'exploitation de certaines espèces de poissons dont le phoque du Groenland se 
nourrit, il se peut très bien que cette capacité soit' bien au-dessus de son niveau 
actuel. Il est raisonnable de croire que I'accroissement se prolongera jusqu'à ce que 
la population ait au moins doublé, peut-être plus. La qualité des informations 
disponibles ne permet pas de formuler des prévisions utiles concernant les 
populations dont on peut tirer un revenu à l'avenir puisque de légères variations des 
paramètres démographiques peuvent entraîner de grandes différences. Ainsi, si le 
taux d'accroissement est en réalité de 5 9%' dans quinze ans la population aura un 
peu dépassé le double du niveau actuel (208 %). Cependant, si le taux réel était de 
3 % ou de 7 %, la population passerait à 156 % ou à 276 %, respectivement. Compte 
tenu de cela et s'il y avait la moindre inquiétude au sujet des répercussions possibles 
que le nombre accru de phoques pourrait avoir sur les pêches, la surveillance des 
stocks deviendrait très importante. 

Généralités 

Le phoque du Groenland vit partout dans les eaux subarctiques de 
l'Atlantique Nord et il se regroupe dans trois grandes régions pour la reproduction : 
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la mer Blanche, près de I'île Jan Mayen et au large de la côte est du Canada. Ce 
troisième groupe est divisé en deux sous-groupes: le premier est constitué des 
animaux qui vont se reproduire dans les eaux du golfe du Saint-Laurent, l'autre, 
des animaux qui vont se reproduire dans la région du Front au nord-est de Terre- 
Neuve. II n'y a apparemment pas d'échanges entre les populations de l'est et de 
l'ouest de l'Atlantique, mais il y a des échanges considérables entre les populations 
du Golfe et du Front. 

Les phoques du Groenland sont grégaires et se réunissent en énormes 
troupeaux pour se reproduire. L'accouplement a lieu peu de temps après la mise 
bas; ce sont des animaux apparemment monogames ou polygames, mais il ne 
semble pas y avoir de structure sociale hiérarchique. Les jeunes naissent sur les 
glaces entre la fin février et la mi-mars. L'été, les phoques se dirigent des aires de 
reproduction canadiennes vers le Nord, en passant par le détroit de Davis, pour se 
rendre le long de la côte ouest du Groenland et de la côte du Canada, entre la baie 
d'Hudson, I'île de Baffin et le détroit de Lancaster (Lavigne, 1979). 

Les jeunes phoques sevrés se nourrissent en bonne partie de zooplancton 
(des mysididés et des euphausiacés) tandis que les sujets plus âgés se nourrissent 
également de différents poissons (la saïda, le hareng et le capelan ainsi que des 
poissons de fond, à l'occasion) et de calmars. Apparemment, les adultes mangent 
peu ou ne mangent pas pendant la saison de la reproduction (Mansfield, 1967a). 
L'alimentation du phoque du Groenland est étudiée de manière détaillée au 
chapitre 24. 

Le phoque du Groenland atteint la maturité vers l'âge de cinq ans. Il peut 
vivre jusqu'à 30 ans ou plus et le taux de mortalité naturelle est d'environ 10 % par 
an. Nous savons peu de chose de la mortalité naturelle. La prédation par l'ours 
blanc, la lairnargue (Somniosus microcephalus) et l'épaulard semble peu 
importante et l'on pense '1; parasitisme et la maladie sont des facteurs 
négligeables (Lavigne, 1979). 

Historique de l'exploitation 

Dans l'imagination populaire, la a chasse au phoque i> est la récolte des 
blanchons, c'est-à-dire les nouveau-nés des phoques du Groenland qui ont 
seulement quelques semaines, sur les champs de glace du Front et du golfe du 
Saint-Laurent. Cette chasse, notamment menée par les équipages des gros navires 
de St. John's (Terre-Neuve), d'Halifax (~ouvelle-Écosse) et de Norvège est à 
l'origine de la plus grande partie des prises depuis le commencement de la chasse 
commerciale, mais il s'en fait ailleurs. Des chasses semblables sont pratiquées par 
l'U.R.S.S. dans la mer Blanche et par la Norvège et l'U.R.S.S., près de I'île Jan 
Mayen. La chasse commerciale des phoques du Groenland, immatures et adultes, 
est également pratiquée par des équipes à bord de petits bateaux. En outre, la 
chasse de subsistance est importante au Groenland et au Canada septentrional. Les 
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détails de la récolte, les prises et les produits (huile, fourrure, cuir et viande) sont 
examinés au chapitre 14. 

Dans les secteurs canadiens, les prises atteignaient 250 000 animaux par 
an au début du siècle. Elles ont diminué au cours de la Première Guerre mondiale 
et se sont maintenues à environ 150 000 par an entre les deux guerres. À toutes fins 
pratiques, i l  n'y a pas eu de chasse commerciale au cours de la Seconde Guerre 
mondiale, mais après 1945, les Norvégiens se sont joints aux chasseurs canadiens. 
Les prises sur la glace dans les secteurs de reproduction ont atteint un sommet de 
450 000 bêtes en 1951 et ont été de 300 000 bêtes l'an, en moyenne, jusqu'en 1966. 
En 1965, un quota de 50 000 phoques du Groenland a été fixé pour la région du 
Golfe, mais i l  n'y eut pas de quota imposé pour l'ensemble de la chasse, notamment 
dans la région du Front (qui n'était pas située dans les eaux canadiennes à 
l'époque) avant 1971. Depuis lors, les prises ont été limitées à des quotas; par suite 
de l'interdiction décrétée par la Communauté européenne et de l'effondrement du 
marché, les prises ont été peu abondantes. En 1984, 24 000 animaux seulement ont 
été tués. La plupart étaient des brasseurs, c'est-à-dire des animaux qui ont perdu 
leur fourrure blanche, mais qui sont encore dans leur première année; certains 
animaux plus âgés ont aussi été capturés. 

Estimations démographiques 

Toutes les grandes méthodes de recensement des mammifères marins 
décrites par Eberhardt et al. (1979) ont pu être appliquées d'une façon ou d'une 
autre aux phoques du Groenland. La population a été estimée par quatre 
méthodes : des recensements directs de I'ensemble ou d'une partie de la population, 
le marquage et la recapture, l'indice de survie et l'analyse séquentielle des 
antécédents de population. Une cinquième méthode, l'analyse des données sur les 
prises et les efforts de chasse ne s'est pas révélée utile à cause de la nature des 
opérations pendant la grande saison, même si des données obtenues pendant la 
saison d'été au Groenland peuvent se révéler utiles pour suivre les changements 
relatifs. Les trois méthodes d'estimation en une même année (recensements) ou en 
une courte période (marquage et recapture, et indice de survie) sont décrites dans 
les sections suivantes. La méthode d'analyse séquentielle sera étudiée après les 
descriptions des raisons données aux variations de population. 

Recensements 

Le phoque du Groenland peut être recensé directement lorsqu'il est sur la 
glace pendant la saison de la reproduction et un peu après quand il mue. On peut 
dénombrer, non pas toute la population, mais les génitrices ou les nouveau-nés. Il 
n'est pas facile de distinguer ces derniers sur la glace, mais ils ressortent bien sur 
les photographies prises à l'ultraviolet (Lavigne et Oritsland, 1974). 
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En principe, les recensements sont simples et fiables, mais en réalité, ils 
doivent être effectués avec soin pour que les résultats soient utiles. Pourvu qu'il 
fasse beau (ce dont on ne peut être certain durant la courte période propice au 
dénombrement), la méthode est fiable et ne comporte pas les erreurs et les 
incertitudes inhérentes aux autres méthodes. 

Les principaux problèmes sont les suivants : 

Le recensement ne porte pas nécessairement sur l'ensemble de la population 
de géniteurs. II est parfois impossible de recenser à la fois la région du Golfe 
et celle du Front, et il n'est pas facile de s'assurer que tous les groupes de 
mise-bas ont été trouvés et recensés. 

II n'est pas certain que toutes les femelles ne soient sur la glace lors du 
recensement. 

11 est possible que certains mâles se trouvent parmi les femelles et soient 
comptés avec elles. 

II se peut que le recensement soit effectué avant que la mise-bas ne soit 
terminée ou après que certains nouveau-nés soient morts ou aient quitté 
la glace. 

Sauf la troisième qui est sans doute insignifiante, toutes ces possibilités 
d'erreur conduisent à une sous-estimation des nouveau-nés ou de la population 
totale de femelles qui se reproduisent; dans quelle mesure les résultats sont sous- 
estimés, nous ne le savons pas, mais l'erreur pourrait être considérable si, par 
exemple, un troupeau important nous échappait. Ce n'est donc pas une méthode 
intéressante si l'on compte obtenir la meilleure estimation possible en une fois; 
d'ailleurs on l'a récemment abandonnée au profit d'autres méthodes. Pour d'autres 
fins, comme celle de décider si le prélèvement de 1 000 nouveau-nés risque de 
menacer le stock, le fait de tenir une limite inférieure est commode. Cette méthode 
est aussi la seule qui ne dépende pas d'une récolte importante; elle pourrait donc se 
révéler d'une utilité inestimable pour la surveillance future. 

Le tableau 21.1 donne les estimations publiées des naissances mesurées par 
recensement. Seules certaines de ces estimations ont des limites de confiance; les 
chiffres indiqués révèlent de grandes différences de précision entre les diverses 
façons de procéder. Pour le recensement de la population totale de la région du 
Front en 1977, recensement effectué par échantillonnage stratifié aléatoire, la 
limite de confiance de 95 % de f .30 % obtenue par Lavigne et al. (1980) est 
probablement représentative de la plupart des résultats. 

Le principe de base de la méthode de marquage-recapture est simple (voir 
Eberhardt et al., 1979). Supposons que 2 000 animaux soient marqués ou bagués et 
bien dispersés dans la population. Plus tard, un deuxième échantillon est examiné et 
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Tableau 21.1 
Nombre estimatif de naissances selon différentes méthodes de recensement 

(en milliers) 

Année Golfe Front Total 

215 430 645 
150 215 365 
1 OOb 

Plus de 30' 
7 5 150 225 

125 1 O0 225 
46 n.d. 250 

n.d. 200(+) 

Source: Sergeant (1975) et Lavigne et al. (1980). 
Nota : Plusieurs méthodes ont servi à l'analyse des données, ce qui explique l'existence d'une 

plage de valeurs estimatives. L'échantillonnage au hasard stratifié passe pour avoir 
fourni les meilleurs résultats estimatifs, qui sont donnés ici. 

a .  Données groupées. 
b. Sud du Golfe seulement. 
c. Nord du Golfe seulement. 

l'on s'aperçoit que 1 % des bêtes sont marquées. II est alors permis de supposer que 
la population est constituée de 200 000 animaux. Cependant, il y a plusieurs 
facteurs qui nuisent à la fiabilité de cette méthode. Ainsi, il se peut que : 

la population ne soit pas fermée; un certain nombre d'animaux peut venir 
s'ajouter à la population entre les deux échantillonnages; 

' 

les animaux marqués ne constituent pas un échantillon aléatoire de la 
population; 

le deuxième échantillon (normalement, une partie de la prise commerciale) ne 
soit pas un échantillon aléatoire de la'population; 

le fait de porter une bague puisse modifier les probabilités de capture de 
l'animal dans le deuxième échantillon; 

des bagues soient perdues avant le deuxième échantillonnage; 

certaines bagues d'animaux capturés dans le deuxième échantillon ne soient 
pas aperçues ou ne soient pas comptées. 

Les chercheurs du Ministère ont étudié ces facteurs et ils ont conclu que 
les trois derniers ne causent pas de difficulté (Bowen et Sergeant, 1983, 1984). 
II semble improbable que la présence d'une bague puisse modifier le comportement 
de l'animal marqué ou modifier les probabilités d'une recapture. Des bagues sont 
effectivement perdues, mais à un taux qui a été estimé en fixant deux bagues sur 



~ ~p ~ - -  -- 

Les populations de phoques de l'Atlantique et de l'Arctique 

certains animaux. Une des façons d'analyser les résultats consiste à noter la 
fréquence de recapture d'animaux qui ont perdu une bague. Ou encore, on peut 
comparer la recapture du total des phoques marqués en double avec celle des 
phoques qui portent une seule bague. Le taux de recapture des phoques marqués en 
double sera supérieur à l'autre parce que le fait de perdre une des deux bagues 
n'empêchera pas de compter l'animal parmi les sujets marqués s'il est recapturé; en 
outre, la différence peut aussi être utilisée pour estimer le taux de perte des bagues. 
Cette estimation dépasse celle qui est obtenue par compilation des animaux 
recapturés avec une seule bague, mais qui en avaient deux à l'origine. La raison de 
cet écart n'apparaît pas clairement, mais cela changera peu de chose aux 
corrections à apporter pour tenir compte de la perte des bagues. 

Peu de bagues, s'il y en a, échappent à l'attention, mais elles ne sont pas 
toute retournées. La fréquence des cas où les bagues ne sont pas rendues a été 
estimée par des enquêtes détaillées auprès des chasseurs. Il est facile d'apporter les 
corrections pour les bagues perdues et les bagues non rendues. Ces corrections ne 
tiennent pas compte des animaux marqués en double et qui perdent les deux bagues 
lors d'un même incident ni des cas des bagues non retournées faute d'avoir été 
détectées même lors des enquêtes. C'est ainsi que les corrections apportées risquent 
d'être insuffisantes et que cette erreur peut conduire à une surestimation de la 
population, mais il s'agit d'un effet qui a probablement très peu d'importance. 

Les trois premiers facteurs sont plus contrariants. La saison de la 
reproduction est la seule période qui permette de marquer les animaux en grand 
nombre parce qu'alors, les nouveau-nés peuvent être marqués en masse dans les 
troupeaux. Même quand on tente de répartir soigneusement les bagues dans les 
troupeaux, il se produit fatalement des a agrégats n; on court surtout le risque qu'il 
se produise une divergence entre le nombre d'animaux bagués dans le Golfe et le 
nombre de ceux qui sont bagués dans la région du Front. Les bêtes recapturées 
peuvent être des blanchons ou des brasseurs de l'année, ou des animaux plus âgés 
les années suivantes. Dans les premiers mois de leur vie, ces jeunes n'ont pas le 
temps de se perdre dans la population; ainsi, le taux de leur recapture dépend 
fortement de la coïncidence des secteurs de baguage et de chasse. La recapture des 
blanchons est d'utilité limitée pour l'estimation de la population totale, mais elle 
peut servir à estimer les naissances à l'intérieur des troupeaux pourvu que le 
baguage y ait été uniforme. 

Les brasseurs sont mieux distribués que les blanchons; ils semblent bien 
dispersés, même s'ils ne le sont pas complètement, à l'intérieur de chacun des deux 
grands troupeaux du Front et du Golf. Le nombre de leurs recaptures dans les 
prises peut donc être utilisé avec prudence pour estimer les naissances dans un 
troupeau ou dans l'autre. Il est préférable d'additionner les estimations respectives 
pour obtenir celle des naissances dans les deux troupeaux. 

On obtient une meilleure distribution après un an au moins; c'est ce que 
l'on constate, par exemple, chez des animaux marqués tout petits en 1978, en 
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mesurant la fréquence d'apparition des sujets âgés d'un an recapturés en 1979, de 
deux ans recapturés en 1980, etc. Cela soulève le problème de savoir combien, 
exactement, de sujets âgés d'un an ont été recapturés en 1979, ainsi que d'autres 
problèmes liés à la représentativité des échantillonnages et à des erreurs possibles 
dans la détermination de l'âge. 

On peut calculer des limites de confiance, pour les résultats des 
estimations, qui tiennent compte de certaines sources connues de variabilité, 
notamment le peu d'animaux marqués. Le plus souvent, ces limites correspondent à 
des coefficients de variation de 10 % à 20 % : c'est-à-dire que des écarts de moins de 
30 % entre des paires de résultats estimatifs ne peuvent pas être considérés comme . 
statistiquement significatifs. Ces calculs ne permettent pas de tenir compte de 
toutes les sources de variabilité, particulièrement lorsque les hypothèses 
fondamentales sur lesquelles repose la méthode ne sont pas intégralement vérifiées. 
Ces hypothèses prennent sans doute beaucoup d'importance quand les analystes 
comparent des résultats provenant de baguages avec les résultats obtenus par 
recensement ou autres méthodes. 

11 y a eu assez de nouveau-nés marqués en huit ans pour donner des 
résultats exploitables. Le tableau 21.2 présente ces résultats. Ces chiffres sont 
raisonnablement exacts; ils seront comparés plus loin aux résultats d'autres sources. 

Les très nombreuses recaptures de sujets dans leur première année, en 
1978, (et à un moindre degré en 1979) résultent probablement de la dispersion 
incomplète des sujets dans la population; ce résultat estimatif est moins fiable que 
les autres (voir Bowen et Sergeant,- 1983). Il est malaisé d'expliquer les minces 
résultats calculés à partir des recaptures d'animaux marqués en 1983. Bowen et 
Sergeant (1984) pensent les expliquer par le fait que la majeure partie des prises a 
eu lieu près du rivage; mais il y a peut-être eu aussi des problèmes d'estimation du 
nombre d'animaux d'un an qui ont été capturés. A l'inverse, ces chercheurs pensent 
que l'absence d'une chasse importante des blanchons en 1983 a permis une 
meilleure distribution des bagues à l'intérieur des groupes, de telle sorte que les 
recaptures des sujets de l'année étaient peut-être plus fiables que celles des années 
antérieures. 

Indice de survie 

Cette méthode créée par Sergeant (1971) est fondée sur un principe très 
simple. À supposer qu'un nombre anormalement élevé de nouveau-nés soient tués 
une année, cela signifie que peu de survivants seront recrutés dans l'effectif des 
animaux plus âgés; ainsi, la classe d'âge qu'ils constituent se trouvera sous- 
représentée dans la structure par âge des échantillons prélevés dans le stock les 
années subséquentes. L'abondance relative, ou a indice de survie D, d'une 'classe 
d'âge peut ainsi être liée quantitativement à la récolte des nouveau-nés pour donner 
un résultat estimatif des naissances. Celui-ci est la cheville ouvrière qui joint 



Les populations de phoques de l'Atlantique et de l'Arctique 

Tableau 21.2 
Estimation des naissances (en milliers) à partir des expériences de baguage 

et de recapture 

Recaptures dans la première année Recaptures 
subséquentes 

Année 
Baguage Golfe Front Total Total 

Nota: Le cas échéant, les limites de confiance sont données entre parenthèses. Dans ces 
estimations il est tenu compte de la distinction entre les recaptures dans l'année du 
baguage et les recaptures subséquentes. 

Source: a. Sergeant (1975, tableau 50). 
b. Sergeant (1975, tableau 52). 
c. Bowen et Sergeant (1983, tableaux 13 et 16). 
d. Bowen et Sergeant (1984). Ces résultats diffèrent légèrement de ceux trouvés dans 

Bowen et Sergeant (1983, tableau 16). par suite de l'inclusion des données 
constituées par les recaptures de 1982. 

l'indice de survie au niveau d'abattage des nouveau-nés auquel l'indice passe à zéro, 
c'est-à-dire à la récolte de tous les nouveau-nés. 

En pratique, il y a deux problèmes : le taux des naissances varie d'une 
année à l'autre de telle sorte que le nombre de survivants ne dépend pas 
uniquement du nombre récolté; de plus, il n'est pas facile d'obtenir un indice de 
survie qui soit vraiment proportionnel au nombre de survivants. Bon nombre 

% 

d'articles ont traité de ces questions et ont apporté des raffinements aux méthodes 
(Sergeant, 1975; Benjaminsen et Oritsland, 1975; Ricker, 1975; Winters, 1978; 
Beddington et Williams, 1980; Roff et Bowen, 1983). L'article le plus récent est 
une thèse de doctorat soutenue à l'université de York (Royaume-Uni) par 
J. Cooke; les grandes lignes sont reprises dans un article de Cooke (1985)' dont sont 
inspirées un bon nombre des présentes conclusions. Les études les plus récentes ont 
permis de trouver et de supprimer plusieurs faiblesses de la méthode originale, mais 
les corrections apportées aux résultats estimatifs ne sont pas très importantes, le 
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plus souvent quelques dizaines de milliers pour plusieurs centaines de milliers de 
bêtes. Ces différences seraient significatives dans la cas où la gestion aurait pour 
objectif de déterminer la prise admissible maximale tout en permettant à la 
population de s'accroître encore légèrement. Pour les autres objectifs de gestion, les 
différences n'ont pas d'importance. 

II y a peu d'information sur les changements aléatoires d'une année à 
l'autre du nombre des naissances, sous l'action de facteurs environnementaux par 
exemple, mais l'impression qui se dégage de la recherche, c'est qu'il y a une 
proportion élevée de femelles adultes qui se reproduisent chaque année et que ce 
nombre varie peu. Les petites variations qu'il peut y avoir faussent probablement 
peu les estimations, mais une tendance démographique à la baisse comme celle qui 
s'est sans doute produite au cours d'une vingtaine d'années jusqu'au début des 
années 1970, pourrait introduire une erreur systématique. Les études de simulation 
indiquent que les naissances seront surestimées, bien que probablement de peu; 
c'est-à-dire que le résultat de l'estimation est équivalent à la population telle qu'elle 
existait au commencement de la période examinée et qu'il ne représente pas la 
véritable moyenne. Cependant, il semble probable que cette conclusion ne soit 
valable que s'il y a une tendance semblable dans le nombre de nouveau-nés abattus. 
Dans ce cas, les prises élevées sont associées à une population initiale élevée, donc 
l'effet de la récolte se trouve sous-estimé et les naissances sont surestimées. Si 
d'autre part, on observe une tendance opposée dans la récolte et la production, des 
prises élevées sont associées à une population réduite et l'impact de la chasse est 
surestimé tandis que les naissances sont systématiquement sous-estimées. 

II y a deux conclusions essentielles : la méthode de l'a indice de survie ip doit 
être utilisée prudemment quand il existe des tendances démographiques et elle ne 
doit être appliquée que sur d'assez courtes périodes (mettons 5 à 10 ans), car les 
variations démographiques dans un intervalle aussi limité sont sans doute assez 
petites. 

La principale difficulté consiste à obtenir un indice de survie valide. Tout 
échantillon constitué à partir de prises commerciales ou d'expéditions scientifiques 
présente un caractère sélectif sur le plan chronologique et sur le plan géographique; 
cela signifie que la proportion d'une classe d'âge dans un échantillon ne représente 
pas la véritable proportion de cette classe d'âge dans le stock, c'est-à-dire le taux de 
survie. Ce problème peut être réglé par un traitement approprié des données 
d'échantillonnage à la condition, cependant, que la méthode considérée soit 
appliquée d'une année à l'autre avec la même densité d'échantillonnage (comme 
l'examen d'une prise commerciale à un endroit et à un moment donné) et que les 
classes d'âge aient le même taux de mortalité naturelle après que les petits aient 
atteint quelques mois. Ce sont deux hypothèses raisonnables, à l'exception peut-être 
des prises d'animaux d'un an, qui sont variables. 

Chez les animaux plus âgés, en particulier, la détermination de l'âge 
constitue une autre source d'erreur systématique. Toute erreur tend à réduire les 
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écarts apparents entre les taux de survie et conduit ainsi à des sous-estimations de 
l'effet de la récolte et à des surestimations de la population. Cooke (1985) a mis au 
point une méthode corrective qui exploite, comme seule source d'erreur, les 
différences connues entre des déterminations d'âge sur de mêmes animaux, mais 
par des observateurs différents. La correction obtenue doit fournir une estimation 
minimale de l'erreur, dont on présume l'existence, mais elle donne lieu à un nombre 
inconnu d'occasions où deux observateurs s'entendent sur un âge qui n'est pas celui 
de l'animal. Avec cette réserve, les estimations de Cooke à partir d'échantillons 
constitués d'animaux de deux à huit ans, et comportant un facteur de correction 
pour marge connue des erreurs d'estimation d'âge sont probablement les meilleures 
estimations obtenues de cette façon. 

Par ajustement statistique (méthode de la vraisemblance maximale et 
méthode des moindres carrés), la moyenne des résultats estimatifs des naissances 
par année est de 445 000 pour la période 1958-1967 et de 324 000 pour la période 
1968-1977. 

Production équilibrée et fluctuations démographiques 

Dans l'ensemble, les estimations de la section précédente situent la 
population dans la fourchette allant de 200 000 à 600 000 naissances par an. Les 
résultats ne sont pas directement comparables puisqu'ils ont été obtenus par des 
méthodes différentes et qu'ils ne couvrent pas les mêmes années. Avant de passer à 
une comparaison détaillée et à l'estimation des fluctuations démographiques, il 
serait utile de s'arrêter sur les causes de ces fluctuations. Ce sont les naissances, la 
récolte et la mortalité naturelle. Ces facteurs connus, les variations démographiques 
sont obtenues par de simples opérations comptables. La mortalité naturelle (M) 
chez les adultes n'est pas connue directement, mais elle est déduite avec assez de 
précision à partir de la composition par âge de la population. Elle doit être assez 
faible pour justifier la fréquence des sujets de 20 à 25 ans; elle doit sans doute être 
voisine de 0,10 (c'est-à-dire 10 9% par an). Le groupe de travail du Conseil 
international pour l'exploration de la mer propose la plage de 0,08 à O,11 (CIEM, 

1983). A l'exception de certains résultats dont il a été démontré par la suite qu'ils 
étaient fondés sur une méthode d'estimation erronée, la plupart des résultats 
publiés se situent dans cette fourchette de valeurs. Étant donné qu'une sous- 
estimation du taux réel de mortalité aurait des conséquences fâcheuses sur les 
prévisions démographiques, une fourchette de valeurs extrêmes de 0,08 à 0,12 est 
appliquée ici bien que le taux réel se situe probablement dans la plage de 0,09 à 
0.1 1 .  Le taux de mortalité chez les jeunes et les très vieux animaux (âgés de plus de 
25 ans) est sans doute supérieur, mais cela n'a pas beaucoup d'importance dans le 
cas des seconds car ils sont peu nombreux. 

On s'attendrait aussi à ce que les très jeunes aient un taux de mortalité 
supérieur, qui serait le plus élevé dans les premiers mois de vie et s'abaisserait 
progressivement jusqu'à prendre, dans le groupe des trois ans (ou des quatre ans) 
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une valeur très du taux de mortalité des adultes. Les seuls renseignements 
directs que nous ayons proviennent du dénombrement de jeunes phoques, malades, 
agonisants ou morts sur la glace. Les taux ainsi mesurés sont faibles, ce qui laisse 
penser qu'ils sont bien inférieurs chez les phoques du Groenland à ce qu'ils sont 
chez certains autres (phoques gris au Royaume-Uni ou otaries des Pribilof). Peut- 
être les taux augmentent-ils au moment où les petits du phoque du Groenland se 
jettent à l'eau pour la première fois et ont à se nourrir seuls, mais rien n'indique 
qu'il y ait beaucoup de morts parmi les jeunes ni une intense prédation. L'analyse 
de cohortes ou des méthodes semblables d'extrapolation à partir d'une population 
connue d'animaux plus âgés, à un taux supposé de mortalité naturelle, sont les 
méthodes les plus usitées pour estimer la mortalité dans les premières années de la 
vie. Ces méthodes ont quelque utilité pour confirmer que la mortalité naturelle est 
faible, mais elles ont peu de valeur comme moyen d'estimation directe de la valeur 
de M. Dans le calcul des productions équilibrées, les valeurs maximales de M 
utilisées pour la première année de vie sont trois fois supérieures aux valeurs 
utilisées pour les animaux adultes, celles du reste de la période juvénile sont 
supérieures de 50 % (voir l'annexe 21.1). 

Il est de notoriété.chez les spécialistes qu'il est difficile d'estimer le taux de 
mortalité naturelle des phoques du Groenland en liberté; cependant, la longue 
durée de vie de ces animaux facilite l'estimation de la mortalité totale. La 
population totale étant connue par estimation, la mortalité due à la chasse (le taux 
d'exploitation) peut être estimée directement à partir du nombre de phoques 
capturés; la mortalité naturelle est calculée par soustraction. 

La mortalité due à la chasse contribue peu au total (ce qui n'est pas le cas 
avec un nombre considérable de stocks de poisson); I'estimation qui en découle est 
donc raisonnablement bonne et peut être affinée par un complément d'analyse. 
Les limites précitées sont donc généreuses. 

Production équilibrée et rendement de renouvellement 

Compte tenu des taux de mortalité naturelle aux différentes étapes du 
cycle de vie, de I'âge moyen des femelles à la première parturition, du taux de 
fécondité et du rapport mâles-femelles, il est possible de calculer combien un 
groupe de 100 nouveau-nés peut donner de petits s'il n'est pas chassé. Si la 
deuxième génération compte plus de 100 bêtes, l'excédent peut alors être prélevé; il 
est égal à la production équilibrée. L'annexe 21.1 donne les détails obtenus à partir 
de calculs semblables dans bon nombre de rapports. 

L'annexe 21.1 donne aussi d'autres calculs fondés sur une gamme de 
valeurs raisonnables pour les différents paramètres démographiques. Il est possible 
de déterminer avec assez de précision I'âge moyen des femelles à la première 
parturition : l'ensemble des données les plus récentes (1978 et 1979) l'établit à un 
peu moins de cinq ans (Roff et Bowen, 1983, tableau 3). Des valeurs supérieures 
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(jusqu'à huit ans) 'ont déjà été obtenues; elles figurent dans I'annexe. Le taux de 
fécondité semble près de 0,94 pour l'instant, mais encore une fois, des valeurs 
différentes (inférieures) ont déjà été observées : elles sont examinées dans I'annexe 
21.1. Les variations de I'âge de la maturité et de la fécondité sont presque 
certainement liées à l'abondance ou à la densité du stock. Elles ont des répercus- 
sions importantes sur la dynamique à long terme du stock. Cette question sera 
reprise dans la section intitulée a Gestion et surveillance : perspectives D. 

On voit au tableau 21.8 de l'annexe 21.1 que les seules combinaisons de 
conditions qui n'assurent pas de production équilibrée (c'est-à-dire que 100 
nouveau-nés ne donneront pas naissance à 100 autres, en l'absence de chasse), sont 
la mortalité élevée, une mauvaise fécondité et I'âge avancé des femelles à la 
première parturition; ce n'est pas le cas actuellement car, en l'absence de chasse, les 
100 nouveau-nés auraient plus de 100 petits et le stock s'accroîtrait. Le seul rapport 
discordant est celui déposé par le Nature Conservancy Council du Royaume-Uni 
(NCC, 1982) pour le compte de la Commission des communautés européennes, où il 
est écrit: a On ne peut affirmer que le stock va se rétablir si la chasse cesse 
totalement. D Cette déclaration venait dans le contexte de changements dans 
l'approvisionnement alimentaire qui modifieraient la capacité de peuplement en 
phoques du Groenland. Ainsi, le stock peut s'accroître, mais il n'est pas du tout 
certain qu'il puisse retrouver précisément son niveau antérieur à la période 
d'exploitation. 

Le tableau 21.8 permet de voir qu'avec les valeurs les plus probables 
attribuées aux paramètres, (M = 0,09 = O,11; âge des femelles primipares égal à 
cinq ou six ans), la production équilibrée mesurée en naissances atteint 30 % à 
60 %. Le résultat est surtout sensible aux variations de M et moins sensible à la 
mortalité totale entre la naissance et I'âge des femelles primipares. L'effet des 
différents taux de gravidité donnés au tableau 21.9 de I'annexe 21.1 est 
assez mince. 

Le tableau 21.8 montre aussi que la production équilibrée double 
sensiblement quand ce sont des petits qui sont capturés au lieu d'adultes. La 
différence s'accroît avec le taux de mortalité naturelle et l'âge lors de la première 
parturition. Elle équivaut à peu près à la mortalité totale entre la naissance et I'âge 
à la première parturition. 

La production équilibrée n'est donc pas représentée par un seul chiffre, 
mais dépend de la façon dont la récolte s'effectue. Les chercheurs ont tenu compte 
de cette caractéristique dans leurs plus récentes évaluations, en supposant que la 
production équilibrée était constituée de 80 % d'animaux de l'année (nouveau-nés 
ou brasseurs) et de 20 % d'animaux plus âgés. Toutefois, cette formule, qui est 
exacte dans ses limites, ne présente pas de manière explicite la série d'options 
offertes au gestionnaire; elle ne précise pas non plus dans quelle mesure le fait de 
prélever une certaine proportion variable d'animaux âgés réduit le nombre total de 
phoques que l'on peut prendre, à comparer à la récolte de nouveau-nés seulement. 
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II, semble préférable d'exprimer la production équilibrée en nombre de nouveau-nés 
ou ~d'équivalents de nouveau-nés », en précisant combien de nouveau-nés 
équivalent à des adultes ou à des sujets immatures plus âgés. 

Les calculs de production équilibrée présentés ici ne sont strictement exacts 
que pour une population à l'équilibre, c'est-à-dire une population qui a atteint 
I'équilibre et dont les paramètres démographiques restent invariables pendant un 
certain temps. En réalité, la population considérée en toute année donnée aura une 
structure différente de la structure à I'équilibre dans une mesure déterminée par 
son passé immédiat. Ainsi, la population de 1971 comptait moins de jeunes qu'elle 
n'en aurait compté si elle avait été à I'équilibre, à cause de l'importante récolte de 
nouveau-nés les années précédentes. .Il y aurait donc relativement plus de 
naissances et moins de décès. Une récolte égale à la production équilibrée chezune 
population à I'équilibre de la même importance aurait permis une augmentation de 
population. À l'inverse, il y a présentement une plus grande proportion de jeunes- à 
cause des règlements en vigueur depuis 1971, de sorte que le prélèvement d'un 
nombre équivalent à la production équilibrée d'une population équivalente à 
I'équilibre provoquerait une diminution du stock. 

Pour la gestion au niveau tactique, d'une année à l'autre, il peut être 
nécessaire de prendre en considération le rendement de renouvellement, c'est-à-dire 
le rendement qui, si le prélèvement a lieu en une seule année, doit laisser la 
population au même nombre à la fin de l'année qu'au commencement. Comme il 
peut très bien y avoir des variations dans la composition du stock, le nombre de 
sujets dans chaque classe d'âge se rapprochant de ce qu'il devrait être à I'équilibre, 
le rendement de renouvellement à la fin de l'année peut être différent de ce qu'il 
était au début de l'année. 

Variations démographiques récentes 

Sur le plan scientifique, I'une des questions les plus vivement débattues en 
rapport avec la chasse au phoque porte sur les récentes variations démographiques 
du phoque du Groenland. Il existe deux méthodes indépendantes pour étudier cette 
question : I'une compare les résultats des estimations démographiques au 
commencement et à la fin de la période visée, l'autre compare les prises durant 
cette période à la population équilibrée moyenne, en attribuant des valeurs 
estimatives aux paramètres démographiques. , Un méthode combinée est aussi 
possible avec des ensembles de paramètres démographiques pour simuler les 
variations de population et avec l'intégration des prises dans les calculs; il suffit 
ensuite de trouver quel ensemble correspond le mieux aux données directes (les 
résultats des baguages, par exemple) sur l'abondance. 

La première méthode est peut-être la plus convaincante, notamment quand 
la même technique est utilisée pendant toute la période considérée. Cependant, elle 
n'est utile que lorsque les variations sont supérieures aux variations statistiques des 
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résultats d'estimations. Ainsi, les données des recensements (tableau 21.1) 
montrent de manière assez concluante que les naissances ont décru entre 1950 
(résultats estimés : 645 000) et les années 1970 (résultats estimés : 
225 000-250 000). 

Les problèmes des dernières années indiquées apparaissent quand on 
considère les données présentées par le groupe de travail du Conseil international 
pour l'exploration de la mer (CIEM, 1983) dans son compte rendu : 

Année Méthode Nombre de petits 
(en milliers) 

Fin des années 1960 Indice de survie modifié 320-420 

1977-1978 Baguage 380-500 

À première vue, ces données font penser qu'il y a eu un accroissement. 
Cependant, les deux fourchettes de valeurs sont en partie superposées, de sorte que 
la population pourrait avoir connu un déclin, par exemple de 410 000 à 400 000. 
Plus grave est le fait que les méthodes sont différentes et sujettes à des erreurs 
systématiques d'origine différente. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les 
estimations obtenues par baguage pourraient être faussées à la hausse, la perte de 
bagues ou les bagues non rendues, par exemple. Même si l'erreur systématique est 
réduite et que les estimations permettent toujours de mesurer l'abondance, elle 
pourrait cependant être assez importante pour invalider les estimations comme 
indices d'accroissement démographique durant les années 1970. Bref, les 
différentes estimations, notamment celles qui ne figurent pas ci-dessus, ne sont pas 
assez bonnes pour permettre de conclure à un accroissement démographique, bien 
qu'elles soutiennent mieux l'hypothèse d'un accroissement que d'une décroissance. 
On peut arriver à une conclusion semblable à partir de l'indice de l'abondance 
relative fourni par les prises par effort de chasse au Groenland, qui montre une 
certaine croissance depuis 1970 (Kapel, 1985). 

Après l'adoption des règlements en 1971, il y eut une brusque diminution 
du nombre de nouveau-nés abattus. En termes d'équivalents de petits, en supposant 
qu'un phoque de un an ou plus équivaut à deux petits, la récolte passa de plus de 
400 000 pour la majorité des années jusqu'en 1967 à une moyenne de 190 000 entre 
1972 et 1976, 230 000 entre 1977 et 1982, enfin, 106 000 et 77 000 en 1983 et 
1984, respectivement (tableau 21.3). Dans les années 1970, il y avait environ 
350 000 naissances, p&r arrondir. La récolte était donc équivalente à environ 54 % 
et 66 % des naissances entre 1972-1 976 et 1977-1 982, respectivement. Le tableau 
21.8 de l'annexe 21.1 montre que ces deux taux sont inférieurs au taux admissible 
obtenu pour plusieurs combinaisons de paramètres et le taux de 54 %, au moins, 
permettrait un accroissement de population si un grand nombre des valeurs les plus 
probables étaient vérifiées. 
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Tableau 21.3 
Prises et quotas pour les phoques du Groenland dans le nord-ouest de 

l'Atlantique, 1970-1985. 

Année 

Chasseurs &tiersa 
Canada . 

Quota Prises 

- 47 078 
45 O00 47 197 
30 000 24 128 
30 O00 45 382 
30 O00 40 420 
30 O00 53 539 
30 O00 66 487 
63 O00 60 191 
73 O00 94 531 
73 000 63 166 
73 O00 76 386 
70 800 107 572 
75 500 64 516 
75 500 47 339 
75 '500 30 273 
75 500 17 723' 

Total chasse commercialeb 
Canada et Nowhge 
Quota Prises 

- 257 495 
245 000 230 966 
150000 129883 
150 O00 123 832 
150 O00 147 635 
150 O00 174 363 
127000 165002 
160000 155143 
170000 161 723 
170000 160541 
168 200 169 526 
168 200 197 832 
175 000 166 739 
175 000 57 889 
175 000 30 900 
175 O00 17 723' 

Groenland 
de l'ouest 

Prises 
Total des 

prises 

kquiv. 
nouveau-nésC 
(en milliers) 

Source : Données sur les quotas et les prises: 
1970-1978 : CIPANO (1972; 1973,1974,1975,1976,1977,1978,1979,1985). 
1979-1082 : OPANO (1981,1982,1983,1984). 
1983-1984 : Moulton (1986); Cooke et al. (1986, annexe, tableau D). 
1985 : Canada, MPO (sans date; 1986). 

Comprennent les palangriers, les petits navires et les chasseurs à pied. 
Le total de la chasse commerciale comprend les chasseurs côtiers et ceux qui se trouvent à 
bord de grands navires. 
Calculé comme suit : un animal âgé de 1 an(+) = 2 petits; d'après les données de Cooke 
et al. (1986, annexe, tableau A). 
Des quotas n'avaient pas été établis pour 1970. 
Données préliminaires pour Terre-Neuve et le Québec seulement. 

11 ne faut pas tirer trop de conclusions de cette analyse. Mis à part la 
valeur arrondie des-naissances, la population n'était presque cértainement -pas en 
équilibre, de sorte que le rendement de renouvellement était probablement différent 
de la production équilibrée. Le groupe de travail du CIEM a effectivement calculé 
un taux de renouvellement et il est parvenu à des conclusions semblables: 
c'est-à-dire que dans trois sur cinq des ensembles de valeurs attribuées aux 
paramètres, le rendement de renouvellement dépassait les prises récentes. Quant 
aux deux autres ensembles, les prises étaient de 22 000 bêtes au-delà du rendement 
de renouvellement dans le pire des cas, ce qui revient à dire que la population aurait 
diminué de 22 000 cette année-là. Fait à noter : les calculs du ClEM utilisent un 
rapport de 80 petits pour 20 animaux plus âgés qui sont récoltés. Au cours de toutes 
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les dernières années, à l'exception de 198 1, la proportion des sujets plus âgés a été 
supérieure à celle-là, ce qui abaisserait légèrement le rendement de renouvellement. 

11 existe une façon commode d'examiner comment la population a varié au 
cours des dernières années : c'est l'analyse séquentielle ou les simulations des 
changements démographiques d'une année à l'autre quand différentes combinaisons 
de paramètres démographiques sont utilisées. La simulation la plus récente de 
l'évolution démographique du phoque du Groenland a eu lieu à l'université de la 
Colombie-Britannique en vertu d'un contrat passé avec la Commission (Cooke 
et al., 1986). La figure 21.1 présente un résultat typique de cette simulation établie 
à partir d'échantillons par âge de phoques pris dans des filets entre 1961 et 1984. 

Les données sur la gravidité constituent les autres données invariables 
d'entrée pour la simulation, mais les taux de mortalité et la sélection par âge des 
animaux empêtrés dans les engins de pêche (qui sont confondus et ne peuvent être 
estimés séparément) ainsi que les naissances au commencement de la période 

Figure 21.3 
Estimations des naissances par année (1)" 

Source : Cooke et al. (1986). 

a. A partir des échantillons d'âge (3 à 1 I ans) de sujets pris au filet, 1961-1984. Les traits 
verticaux indiquent les écarts types. 
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considérée ont été ajustés de façon'à correspondre aux données d'observations sur 
l'âge. Cette méthode d'ajustement qui, pour l'essentiel, fait correspondre aux prises 
les irrégularités dans les données sur l'âge, s'apparente vaguement à la méthode de 
l'indice de survie. Différents résultats ont été obtenus à partir de différents 
ensembles de données sur l'âge. Ces résultats de simulation, qui donnent le nombre 
estimatif de naissances en 1978, figurent au tableau 21.4; ce tableau reprend aussi 
une analyse des données de baguage obtenues pendant l'étude menée par 
l'université de Colombie-Britannique. (Cooke et al., 1986). 

Tableau 21.4 
Estimation des naissances dans les années les plus récentesa (en milliers) 

Année Méthode Origine des données Naissances 

~chantillons par âge 
Echantillons par âge 
kchantillons par âge 
~chantillons par âge 
Echantillons par âge 
Récupération de bagues 
Récupération de bagues 
Récupbration de bagues 
Recensement aérien 

Grands navires 1961-84 âge 3-1 1 
Filets 1961-84 âge 3-1 1 
Autres 1961-84âge3-11 
Grands navires 1961-84 âge 3-6 
Grands navires 1973-84 âge 3-1 1 
Recaptures à long terme 1979-84 
Recaptures à long terme 1980-84 
Recaptures à long terme 1981-84 
(Front 1977 + Golfe 1975) 

358(34) 
295(24) 
341 (92) 
296(27) 
331 (45) 
536 
532 
482 
251(1 IO) 

Noia: Les chiffres correspondant aux bagues retournées diffèrent légèrement de ceux du 
tableau 21.2 par suite d'une nouvelle analyse des données. 

a. Les limites de confiance sont données entre parenthèses. 

La première conclusion que I'on peut tirer de ce tableau, c'est que les 
résultats sont raisonnablement cohérents, surtout quand on sait qu'ils sont obtenus 
à partir de trois méthodes complètement différentes qui emploient leurs propres 
ensembles de données et d'hypothèses. Les ensembles de données, mais non pas les 
hypothèses, sont aussi indépendants dans trois estimations préparées à partir de 
baguages. Cette variété de méthodes et le degré de concordance des résultats 
obtenus sont inusités dans une étude sur la faune; cela renforce considérablement la 
validité des résultats. 

La deuxième conclusion, c'est qu'il y a des différences significatives entre 
les méthodes; les estimations par baguage et recapture donnent des résultats 
supérieurs à ceux obtenus par l'examen des échantillons d'âge, et les résultats 
obtenus par recensement donnent des résultats inférieurs. Ces différences tiennent 
peut-être à une erreur d'échantillonnage, notamment l'estimation unique par 
recensement aérien, mais elles vont dans le sens attendu si I'on considère les sources 
possibles d'erreur systématique dans chaque méthode : une partie de l'aire de 
reproduction oubliée lors du recensement, la perte de bagues et le fait de ne pas les 
retourner. Lors des études de simulation, il a été impossible de trouver des 



Les populations de phoques de l'Atlantique et de l'Arctique 

simulations qui correspondent aux données sur l'âge et dont les limites de confiance 
chevauchent la plage des résultats obtenus par baguage. La Commission royale 
admet donc que les données de baguage comportent une certaine erreur 
systématique positive et que les données du recensement comportent peut-être une 
certaine erreur systématique négative. La Commission est d'avis que I'estimation la 
plus probable fixe les naissances entre 300 000 et 350 000 pour l'année 1978. 

On peut appliquer ces résultats à I'estimation du nombre de femelles à 
maturité (à partir des taux de gravidité) et de la population totale des sujets âgés de 
un an et plus (la population 1+) à partir des taux de mortalité et de maturité et du 
rapport des mâles aux femelles. Les différentes valeurs que l'on peut attribuer à ces 
taux font légèrement varier le rapport des petits aux animaux 1+, mais dans une 
fourchette étroite de valeurs. Roff et Bowen (1983) et le CIEM (1983) ont utilisé un 
rapport de 1 à 4. Avec ce rapport, la population l+  de 1978 se chiffre entre 1,2 et 
1,4 million et la population totale peu après la mise bas se chiffre entre 1,5 et 1,75 
million. 

Les modèles de simulation nous aident à comprendre les changements 
démographiques qui ont probablement eu lieu au cours des 20 dernières années, soit 
la période pour laquelle des estimations ont été faites. La comparaison des figures 
21.3 et 21.4 montre qu'il y a des différences entre les aperçus constitués à partir des 
différents ensembles de données, notamment dans les dernières années. Les 
changements apparents durant la période couverte par la plupart des estimations 
(les résultats du CIEM, 1983, par exemple), entre la fin des années 1960 et 1980, 
ont sans doute été complexes, avec une diminution initiale, un plateau et, peut-être, 
un redressement. II est peu probable qu'un tel régime puisse être détecté par 
l'examen d'un ensemble d'estimations démographiques portant sur quelques années 
précises. 

Si les tendances décelées par les estimations doivent être appliquées à 
l'évaluation de l'efficacité des mesures de gestion, alors, la première classe d'âge 
significativement touchée par l'établissement de quotas a été celle de 1972; la 
plupart des sujets en question n'allaient pas se reproduire avant 1977. Ce ne serait 
pas avant le début des années 1980 qu'une plus.grande proportion du stock en 
mesure de se reproduire serait constituée de phoques protégés par les quotas sur la 
chasse aux blanchons. 

Dans une large mesure, I'estimation des tendances récentes doit être 
effectuée à partir de la comparaison des prises et des productions équilibrées 
estimées; la comparaison doit compter de plus en plus dans l'évaluation, à mesure 
que l'on s'approche de ces dernières années. Sur cette base, compte tenu de la plage 
des valeurs probables attribuées aux paramètres et des populations estimées 
directement, la conclusion qui s'accorde le mieux aux données et qui est fondée sur 
les valeurs centrales des paramètres, est que la population totale s'est accrue depuis 
1972; les changements au niveau des naissances sont décalés de quatre ou cinq ans. 
Cependant, on ne peut éliminer complètement la possibilité que la population soit 
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Figure 21.4 
Estimations des naissances par année (II)" 

Source : Cooke et al. (1 986). 

a. A partir des échantillons d'âge (3 à 1 1 ans) des sujets capturés par des grands navires, 196 1- 
1984. Les traits verticaux indiquent les écarts types. 

. '., 
stable ou en diminution. Dans le deuxième cas, cela signifie que les prises ont un 
peu dépassé le rendement de renouvellement et que la diminution aura été lente. En 
1983, les prises se sont situées en-dessous de toute valeur raisonnable que l'on peut 
attribuer au rendement de renouvellement et il y a lieu de croire que l'effectif a 
augmenté. Il est probable que la population de 1983 était légèrement au-dessus de 
ce qu'elle était en 1978, c'est-à-dire un peu plus de 1,50 à 1,75 million. La 
Commission estime donc qu'à la fin 1985, la population se chiffrait à environ deux 
millions. 

Mesures de gestion 

Avant les années 1950, la gestion de la chasse au phoque entendue dans le 
sens du contrôle du nombre et du type de phoques abattus afin de garder un effectif 
sain, était peu envisagée. Au cours des années 1950, des chercheurs comme Fisher 
(1 955) ont commencé à parler du danger que la récolte incontrôlée faisait peser sur 
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les stocks; c'est durant cette période que les premières études quantitatives sur les 
populations de phoques et la production équilibrée ont été effectuées (Fisher, 1955; 
Sergeant, 1959). 

À cette époque, la région du Front se trouvait largement en dehors de la 
juridiction canadienne et il fallait un accord international pour assurer une bonne 
gestion dans cette région. En 1961, le Canada proposa de faire passer la gestion et 
la chasse des phoques sous la responsabilité de la Commission internationale des 
pêches de l'Atlantique 'nord-ouest (CIPANO). Cette proposition fut acceptée, mais 
ce n'est pas avant 1966 que le dernier état membre de la CIPANO, l'Italie, ratifia 
enfin l'accord; la CIPANO pouvait alors s'occuper de la question. 

Entretemps, en octobre 1964, le gouvernement canadien établit un quota 
de 50 000 blanchons pour les grands navires qui opéraient dans la région du Golfe 
(en eaux canadiennes). Les principales mesures de gestion, cependant, étaient de 
caractère fonctionnel et visaient à réduire le gaspillage et à atténuer la cruauté. On 
y trouvait des dispositions concernant les caractéristiques des gourdins jugés 
acceptables, la protection des adultes groupés pour la reproduction et l'obligation 
de recueillir les fourrures dans les 24 heures. 

Quand la CIPANO obtint la responsabilité des phoques, il y eut d'intermina- 
bles discussions entourant les informations scientifiques, notamment des discussions 
quant au degré d'échange d'animaux entre les troupeaux de la région du Golfe et de 
la région du Front. Ce n'est pas avant 1970 que les membres de la CIPANO 

s'entendirent sur des quotas, de 245 000 animaux en 1971 avec une quote-part de 
45 000 pour les chasseurs côtiers. A cette époque, on s'entendit pour que les prises 
par les autochtones du Groenland et de la partie septentrionale du Canada ne soient 
pas incluses dans les quotas. On admettait également que les prises par les 
chasseurs côtiers canadiens variaient selon l'état des glaces et n'étaient pas 
facilement réglementées. 11 y avait donc dans les quotas une clause concernant les 
chasseurs côtiers et il était prévu que ce nombre serait dépassé certaines années 
(ce fut le cas en 1975, 1976 et 1981), et qu'à la longue, la moyenne se situerait à 
l'intérieur du quota. Le tableau 21.3 montre quels furent les quotas et les prises 
réelles. 

En 1971, le gouvernement canadien mit sur pied le comité d'étude des 
phoques et de leur chasse. Le comité et les chercheurs de la CIPANO ont montré 
beaucoup d'inquiétude au sujet des stocks; certaines études indiquaient que le stock 
d'adultes déclinerait pendant quelques années même si la récolte des petits était 
interrompue. Le comité recommanda l'élimination progressive de la chasse 
commerciale à partir d'un quota de 150 000 (gros navires et chasseurs côtiers) pour 
1972, à 110 000 pour 1973, à 70 000 pour 1974 et l'arrêt total pour les années 
suivantes. Au sein de la CIPANO, les conseillers scientifiques recommandèrent 
l'adoption d'un quota de 150 000 qui fut adopté. II n'y eut pas de nouvelles 
évaluations importantes de ces stocks pendant les quelques années qui suivirent et le 
quota fut inchangé. 
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En septembre 1975, les chercheurs tinrent une conférence extraordinaire 
pour revoir l'information disponible, notamment les premiers résultats des 
recensements aériens avec la technique à l'ultraviolet. Ils conclurent que le stock 
était mal en point et que la population des géniteurs diminuait à un rythme 
présumé de 12,5 % par année; un moratoire sur la récolte était donc souhaitable. 
Certains chercheurs d'autres pays rejetèrent cette conclusion. Malgré la tenue de 
deux réunions, en novembre et décembre 1975, les conseillers scientifiques de la 
CIPANO ne parvinrent pas à s'entendre sur un quota unique; les recommandations 
variaient entre 90 000 et 127 000 prises. La CIPANO adopta alors le chiffre 
supérieur. 

Après 1975, les scientifiques perdirent de leur pessimisme. On s'entendait 
pour dire que les stocks. étaient en-dessous du maximum de production équilibrée 
(MSY), valeur couramment acceptée comme niveau de référence tout au moins, 
sinon comme objectif déterminé; on était d'avis qu'il fallait laisser augmenter les 
stocks, mais on trouvait que le risque d'un nouveau déclin, peut-être catastrophique, 
s'estompait. Au cours d'une réunion en octobre 1976,,les conseillers scientifiques de 
la CIPANO prirent connaissance de rapports fixant la production équilibrée entre 
199 000 et 215 000 bêtes; ils recommandèrent de fixer le total des prises 
admissibles (TPA) à 170 000. Par contre, Capstick et al. (1976) ont plutôt estimé la 
production équilibrée entre 103 000 et 130 000 bêtes. La CIPANO adopta un TPA de 
170 000 qui comprenait les 10 000 bêtes que les autochtones du Groenland et du 
Canada pouvaient abattre, ce qui laissait un total de 160 000 phoques du 
Groenland p o k  la Chasse commerciale. 

La situation est restée sensiblement la même au cours des années suivantes. 
Les conclusions ayant trait à l'analyse scientifique ne firent pas l'unanimité et 
certaines autres questions furent mises en doute, notamment les nouvelles méthodes 
d'analyse introduites par Beddington et Williams (1980) ou encore la valeur précise 
du taux de mortalité naturelle. 

Des chercheurs s'inquiétaient toujours de l'état du stock; c'est ce qui 
ressortait de certains rapports tel que celui préparé par le Nature Conservancy 
Council (NCC, 1982) : dans le résumé, on affirme qu'il y a a un risque que la 
population soit menacée par la continuation de son exploitation aux taux actuels v 

(souligné dans le rapport), bien qu'on ne trouve rien dans le corps du texte qui 
permette d'affirmer cela. Un peu plus tôt dans le résumé, il est dit que a l'on ne sait 
pas avec certitude si ce stock, estimé entre 1 et 2 millions d'animaux; s'accroît ou 
diminue, mais de toute façon, les variations sont sûrement mineures b. Cette 
conclusion peut difficilement signifier qu'il y a un risque significatif. Au vu de cette 
incertitude, il a été recommandé à la CIPANO et à l'organisme qui prit la relève 
après 1979, l'organisation des pêches de l'Atlantique Nord-Ouest (OPANO) de 
garder le total des prises admissibles au même niveau, sauf que le quota de prises 
pour les autochtones devrait s'ajouter plutôt qu'être inclus dans le TPA de 170 000. 

Le tableau 21.3 montre que la gestion par quotas a permis d'atteindre les 
objectifs immédiats. Les prises annuelles à partir de 1972 se sont situées bien 
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en-dessous du niveau de 1970 qui était assez représentatif de ceux des années 
précédentes. Bien que la prise des chasseurs côtiers ait souvent dépassé la valeur 
prévue, la prise commerciale totale n'a dépassé le TPA qu'en 1975, 1976, 1981 et 
légèrement plus en 1980. Au bilan, la prise totale entre 1971 et 1982 (la dernière 
année avant la diminution des prises qui a suivi l'effondrement du marché) a été 
inférieure à la somme des TPA. Ces derniers étaient aussi conformes aux 
recommandations scientifiques officielles, mais il faut bien reconnaître que ces 
valeurs étaient souvent les mieux admises, plutôt que les mieux fondées scientifi- 
quement ou les plus prudentes. 

La gestion par quota a-t-elle permis d'atteindre l'objectif à long terme et 
de ramener le stock à son niveau le plus souhaitable? Voilà la question la plus 
importante, mais il est difficile d'y répondre, à supposer même que l'on sache quel 
est le niveau le plus souhaitable. L'atteinte du MSY comme principal objectif a été 
largement appuyée, mais n'a pas été adoptée par tout le monde; l'objectif le plus 
fréquemment mentionné était l'augmentation du stock ou, comme on l'entendait 
parfois au cours des années suivantes, laisser le stock poursuivre son redressement. 
Cette question a été étudiée dans la section précédente et la réponse est: oui, 
probablement, mais pas certainement. Ce que l'on peut affirmer maintenant, c'est 
qu'après 1972, le stock n'a pas beaucoup diminué, et les avis scientifiques les plus 
sombres qui furent exprimés au milieu des années 1970, par exemple, selon lesquels 
le stock régressait de 12,5 % par année, étaient effectivement trop pessimistes. 

Effets à long terme et maximum de production équilibrée 

Liens avec la densité 

II ressort des sections précédentes qu'en l'absence de toute chasse, la 
population actuelle de phoques du Groenland aurait tendance à augmenter. Le taux 
exact est inconnu : ce pourrait n'être que quelques points de pourcentage ou être du 
même ordre que celui du phoque gris de l'île de Sable, soit 13 7% par an. Si le taux 
n'était que de 4 % par an et que la population s'accroisse indéfiniment, le nombre 
des naissances doublerait en 18 ans et décuplerait en 60 ans (voir la figure 25.1). 
Cette augmentation par un facteur de 10 est très peu probable. Un ou plusieurs 
paramètres démographiques liés à la densité de population varieront de façon à 
freiner ou interrompre l'expansion démographique avant que l'Atlantique Nord ne 
devienne littéralement couvert de phoques du Groenland. 

On croit qu'il intervient une sorte de mécanisme lié à la densité dans toutes 
les populations à l'état sauvage, mais il est probable que les mécanismes précis 
diffèrent d'une population à l'autre. Sauf si l'on dispose de bonnes données pour 
plusieurs années consécutives durant lesquelles il y a eu des variations significatives 
de la population, il est difficile de savoir exactement quels mécanismes ont joué 
dans un cas particulier. Le phoque du Groenland ne fait pas exception à la règle. 
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Figure 21.5 
Exemple d'une extrapolation des naissancesa 

Source : Cooke et al. (1 986). 
a. À partir de résultats estimatifs fondés sur des échantillons par âge, dans I'hyphothèse 

qu'aucun nouveau-né ou phoque d'âge 1 + ne soit capturé; échantillons d'âge (3 à 11 ans) 
des sujets pris dans les filets, 1961-1984. Les traits verticaux indiquent les écarts types. 

Nous possédons, cependant, des indices sérieux à l'effet que les animaux retardent 
I'âge de la maturité à mesure que la population s'accroît et il semble y avoir une 
baisse du taux de fécondité (Lett et al., 1979; Bowen et al., 1981; Bowen et 
Sergeant, 198 1). 

L'interprétation quantitative de ces données et d'autres sur les liens avec la 
densité n'est pas simple. Une méthode en apparence extrêmement commode pour 
observer les changements d'âge de maturité chez les mammifères marins, fondée 
sur l'examen des mêmes structures qui servent à déterminer l'âge (pavillons 
d'oreille, dents) comporte une erreur systématique démontrée; cette découverte a 
profondément modifié certaines des idées reçues ayant trait à ce mécanisme lié à la 
densité chez les mammifères marins (Cooke et de la Mare, 1983). Sur le plan 
procédural, la solution la plus simple, c'est de procéder à des observations directes 
sur des sujets afin de déterminer leur âge et leur degré de maturité. Des données de 
cet ordre sont présentées au tableau 21.5 (données de Bowen et al., 1981, 

_ recalculées). Il y a d'importantes différences entre les sujets observés en janvier- 
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février et ceux de mars-avril. L'âge moyen du deuxième groupe est souvent 
inférieur de plus d'un an à celui des sujets de janvier-février. À supposer que 
l'arrivée à maturité soit détectable chez la plupart des phoques, l'écart maximal à 
prévoir entre les sujets de janvier-février et ceux de mars-avril serait d'un an. Les 
écarts importants laissent penser que ces données posent des problèmes, qu'il y a, 
par exemple, des difficultés pour échantillonner avec une égale probabilité des 
animaux matures et immatures du même âge. 

Tableau 21.5 
Estimation de l'âge moyen à la maturité des femelles du phoque du 

Groenland 

Année Échantillons janv.-févr. Échantillons mars-avril 

Source : Résultats recalculés d'après Bowen el al. (1 98 1) .  
a. Les écarts types sont donnés entre parenthèses. 

Les échantillonnages de janvier-février semblent indiquer un abaissement 
de l'âge de la maturité entre les périodes 1965-1970 et 1978-1981; celui-ci serait 
proportionnel à la diminution de la population. Il est difficile de relier précisément 
cet abaissement à la densité puisque l'âge de la maturité (comme dans les 
échantillons de 1980) est présumément lié aux conditions de vie des jeunes durant 
les années précédentes (c'est-à-dire un rapport avec la densité de 1978 plutôt que de 
1980); ainsi, à la densité de quelle année faut-il rattacher les données sur la 
maturité d'une année considérée? De plus, on peut douter de l'exactitude des 
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densités affichées d'une année à l'autre et de la façon dont elles ont varié. D'autres 
facteurs comme les variations dans les espèces alimentaires et différents de ceux 
créés par des transformations démographiques pourraient avoir autant d'impor- 
tance que la densité de la population. En termes d'ajustement ,attendu et lié à la 
densité, les premiers échantillons (d'avant 1965) de janvier-février (mais non ceux 
de mars-avril entre 1952 et 1954) sont anormaux, mais vers cette date, il se 
produisait des transformations écologiques dans I'ouest du Groenland qui avaient 
des répercussions sur certaines autres espèces. La dernière bonne classe d'âge de 
morue au large de I'ouest du Groenland a été celle de 1963 (Cushing, 1982). 

Ces données sont loin d'être concluantes. Cependant, elles s'accordent 
parfaitement avec ce à quoi on s'attendrait de phoques qui se comporteraient selon 
les règles de l'écologie. Tous les autres facteurs étant égaux, l'âge de la maturité 
s'abaissait considérablement à mesure que la densité de la population diminuait; 
toutefois, il y avait des difficultés pour évaluer l'âge moyen de la maturité et celui- 
ci était d'ailleurs modifié par des facteurs environnementaux. 

Il  est possible également que la mortalité naturelle modifie l'ensemble ou 
une partie du cycle vital par suite de variations de la densité. Cependant, à part les 
observations faites sur les petits déjà morts ou mourants sur la glace, il n'y a pas de 
constatations directes qui établissent un rapport avec la mortalité naturelle. Les 
renseignements indirects que nous avons, par exemple ce qu'on peut tirer des 
données sur la composition par âge, suffisent pour qu'on puisse faire une estimation 
raisonnable de la mortalité naturelle en termes de moyenne des quelques dizaines 
d'années passées; cependant, ils aident peu à déterminer si la mortalité naturelle 
des bêtes plus âgées a changé ou non. On peut cependant affirmer sans grand 
risque d'erreur qu'aucune mortalité élevée qui soit liée à de fortes densités n'a été 
observée chez les petits du phoque du Groenland, au contraire de ce qui a été 
observé chez l'otarie des Pribilof et le phoque gris du Royaume-Uni; il est à noter 
par ailleurs que Lett et al. (1979) mettent en évidence qu'il y a eu une diminution 
substantielle de la mortalité naturelle chez les phoques du Groenland au cours de la 
première année de vie entre les années 1950 et les années 1970. Il est rapporté qu'il 
y a plus de cas de phoques blessés et en mauvaise santé quand la densité de la 
population est élevée, mais il est impossible de relier ces observations d'une manière 
quantitative à un accroissement de la mortalité naturelle. 

L'examen des tables présentées à l'annexe 21.1 montre qu'il existe un 
certain nombre de combinaisons de variations des paramètres qui amèneraient la 
population à son point d'équilibre; ces combinaisons sont très raisonnables quand 
on les compare aux changements observés actuellement. Au tableau 21.8, on voit 
qu'un âge moyen de sept ans pour la première parturition, une mortalité naturelle 
de 0,11 et un taux de fécondité de 0.94 donneraient une production équilibrée de 
seulement 17 % en nouveau-nés, alors qu'aucune production équilibrée n'est 
possible quand M = 0,12. C'est-à-dire que si M prenait une valeur comprise entre 
O,11 et 0,12, la population serait à l'équilibre en l'absence d'abattage. Si les 
relations avec la densité de tous les paramètres étaient connues avec précision, il 
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serait peut-être alors possible de calculer le niveau de population auquel le taux net 
d'accroissement serait nul; on parle ici d'une population en équilibre à long terme. 
Nous manquons d'informations pour opérer ce calcul avec le moindre degré de 
précision, mais certains chercheurs (Lett et al., 1979, par exemple) estiment que les 
populations inexploitées à l'équilibre compteraient 4 à 10 millions de sujets, ce qui 
correspond bien aux estimations indépendantes de la population au commencement 
de l'exploitation, estimations fondées sur le nombre de bêtes abattues au XIX' 
siècle et au début du XX" siècle. 

Alimentation et  environnement 

L'abondance actuelle de phoques du Groenland n'est pas le seul facteur en 
mesure d'exercer un effet sur les paramètres de population. Ce n'est pas prouvé, 
mais i l  est raisonnable de prévoir que la dépendance vis-à-vis de la densité se 
manifeste dans une certaine mesure par l'association de la densité élevée des 
phoques et d'une réduction des réserves alimentaires per capita. Les différentes 
espèces dont se nourrit le phoque du Groenland ont varié en abondance, 
puisqu'elles subissent l'influence de modifications environnementales et, pour 
certaines espèces, de l'exploitation. 

L'exploitation a eu pour effet d'appauvrir généralement les stocks de 
poisson et, jusqu'au prolongement des limites territoriales et de la juridiction 
canadienne en 1977, les mesures de gestion n'avaient pas réussi à inverser cette 
tendance. Depuis 1977, la plupart des stocks sont passés sous l'entière juridiction 
canadienne; la gestion a été meilleure dans l'ensemble et certains stocks se sont 
reconstitués. Le succès n'a pas été égal, cependant, et beaucoup de stocks de 
poisson sont encore à des niveaux relativement bas. L'effet de ces bas niveaux sur 
les stocks de phoques peut être négatif, mais c'est un phénomène qui est difficile à 
mettre en évidence (chapitre 23). 

Stewart et Lavigne (1984) ont proposé l'exemple d'un tel effet négatif; ils 
ont observé que la santé des phoques s'était appauvrie comme on le constatait par 
l'épaisseur réduite de la couche de graisse des géniteurs entre 1976 et 1978. Cela 
s'est produit juste après de très grosses prises de capelan provenant des stocks situés 
à l'est et au nord de Terre-Neuve; beaucoup de chercheurs ont cru qu'il s'agissait là 
d'une simple relation de cause à effet qui illustrait comment la surexploitation d'un 
stock de poissons peut nuire aux phoques. Des études subséquentes (Carscadden 
et al., 1984, par exemple) ont montré que malgré le considérable appauvrissement 
de plusieurs stocks de capelan entre 1975-1976 et 1978-1980, une bonne partie de 
cette diminution était probablement attribuable à des variations d'abondance des 
classes d'âge (Leggett et al., 1984) plutôt qu'à la pêche intensive. Depuis 1980, le 
stock de capelan du nord-est de Terre-Neuve et du Labrador s'est accru. Nous ne 
savons pas comment l'épaisseur de la couche de graisse des phoques a varié au 
cours des dernières années et nous ignorons aussi quel est l'effet à long terme des 
changements des conditions sur les paramètres démographiques et sur la 
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dynamique démographique du phoque du Groenland. À court terme, il semble y 
avoir eu peu d'effet. L'âge des femelles à la première parturition en 1978-1979 
était aussi bas qu'au cours d'autres années récentes. 

L'absence d'un effet démontrable sur les paramètres démographiques n'a 
pas de quoi surprendre. Bien que le capelan figure très haut au menu du phoque du 
Groenland, ce dernier se nourrit d'une grande variété de proies et la suppression 
partielle d'une de ces proies pourrait être largement compensée par la prédation 
accrue aux dépens d'autres espèces. Néanmoins, une telle suppression doit entraîner 
des conséquences et l'on ne peut considérer que la population à l'équilibre ou que la 
capacité de peuplement de l'environnement en phoques du Groenland soient 
parfaitement fixes. En particulier, on doit s'attendre à ce que ces deux éléments 
soient diminués dans la mesure où s'accroît l'exploitation générale de certains 
stocks (capelan, crevette) dont se nourrit le phoque. Cependant, ces effets restent 
incertains à cause des interactions complexes entre les différentes espèces de 
poisson exploitées ou pas par les pêcheurs et par les phoques. 

Deux aspects des effets que pourraient avoir sur les stocks de phoques 
l'exploitation intensive des stocks de poissons ou les modifications environnementa- 
les, doivent être considérés. En premier lieu, si les effets ne sont pas très importants, 
ils feront légèrement varier les paramètres de la population, la capacité de 
peuplement et la production équilibrée ainsi que le niveau de population donnant le 
MSY. Ainsi, la pêche intensive du capelan pourrait réduire le niveau de population 
du MSY, de telle sorte qu'une population située au-dessous du MSY dans les 
conditions originales (et donc, à l'intérieur de certains critères qui justifient des 
mesures de protection) pourrait se situer au-dessus du MSY correspondant aux 
nouvelles conditions (et donc, à l'intérieur des mêmes critères, potentiellement 
exploitable). Dans le cas contraire, la production équilibrée (exprimée en 
pourcentage de la population) obtenue dans les nouvelles conditions, moins 
favorables, serait présumément inférieure, de sorte que l'adoption de quotas ou 

. 

d'autres formes de réglementation devrait être ajustée aux nouvelles conditions. 

L'effet le plus sérieux serait une réduction de la réserve alimentaire des 
phoques au point de menacer leur survie; cela se produirait si le taux réel de 
reproduction passait en-dessous du taux de mortalité naturelle. Une telle 
éventualité nécessiterait des changements considérables d'un ou de plusieurs des 
paramètres. Cette possibilité n'est pas à négliger, mais elle n'est pas très sérieuse 
pour l'instant. 

En fait, bon nombre de stocks de poissons étaient sérieusement appauvris 
durant les années 1960 et 1970, alors que les navires de pêche étrangers avaient 
libre accès au secteur de pêche situé au-delà des eaux territoriales d'alors. Avec 
l'imposition de la zone d'exclusivité économique (ZEE) de 200 milles, ces eaux sont 
devenues inaccessibles aux navires étrangers; de plus, la politique canadienne 
s'attache à reconstituer les stocks de poissons. Il faudra du temps, mais on s'attend 
à ce qu'il y ait plus de poisson à l'avenir. 
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Il faudrait aussi considérer des changements possibles chez les prédateurs 
du phoque du Groenland. Ce sont l'ours blanc, l'épaulard et la laimargue. Lavigne 
(1979) affirme que le taux de prédation est bas, mais c'est une information mal 
étayée et même si le taux de prédation n'égalait que quelques points de pourcentage 
par an, il constituerait un élément important du taux de mortalité naturelle. La 
population de laimargues a probablement été réduite par les prises accidentelles 
dans les chaluts de fond; nous n'en avons cependant pas de preuve directe. Pour le 
phoque du Groenland, l'effet de l'exploitation de ces espèces prédatrices serait 
l'inverse de celui entraîné par l'exploitation du capelan et d'autres espèces 
alimentaires. 

La pêche a un effet plus direct sur les phoques car ceux-ci meurent parfois 
après s'être pris dans les filets. Cette question est étudiée aux chapitres 23 et 25. Il 
semble que par le passé, ce problème n'était pas très important dans le cas des 
phoques du Groenland et il ne semble pas nécessaire de tenir compte des prises 
accidentelles dans l'analyse des tendances démographiques passées. Malgré les 
rapports récents de l'accroissement du nombre de phoques pris dans les filets 
maillants (Lien, 1985, par exemple), il ne semble pas qu'il y en ait un nombre 
suffisant pour avoir un effet sur la population totale; cependant, la situation mérite 
d'être suivie. De toutes façons, le nombre de phoques tués accidentellement devrait 
être considéré dans les calculs quand les autorités déterminent des quotas à partir 
des populations et des productions équilibrées estimées. 

Maximum de production équilibrée (MSY) 

L'annexe 2 1.1 montre des calculs de la production équilibrée exprimée en 
proportion du nombre total ou du nombre de nouveau-nés. La production équilibrée 
dépend de la valeur des paramètres démographiques qui varie selon la population et 
qui entraîne vers de nouvelles valeurs la production équilibrée exprimée en 
proportion de la population. Le produit de la proportion des phoques récoltables 
multiplié par le taux réel des naissances donne l'expression numérique de la 
production équilibrée. Cette production est petite à la fois dans le cas de petites et 
de grosses populations voisines de la capacité de peuplement du milieu. A un niveau 
intermédiaire, elle atteindra un maximum. Ce maximum et le niveau de population 
où il est observé vont probablement différer légèrement selon que la quantité 
maximisée est exprimée en nouveau-nés, en adultes ou en immatures, ou dans une 
combinaison quelconque de ces groupes. Puisque l'équivalent en nouveau-nés d'un 
adulte (voir l'annexe 21.1) ne varie pas beaucoup, le MSY devrait donc se déplacer 
très peu d'un cas à l'autre. 

Quand l'objectif principal de la gestion est d'assurer la plus grande récolte 
soutenue possible, il faut tenter de maintenir la population près du niveau MSY; la 
connaissance précise de ce niveau est primordiale. Tel qu'expliqué en détail au 
chapitre 27, cet objectif n'est probablement pas valable dans le cas du phoque du 
Groenland. Ici, le gestionnaire est beaucoup plus soucieux d'équilibrer les intérêts 
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des chasseurs qui préfèrent voir la population de phoques à un niveau réduit, avec 
ceux des pêcheurs et des groupes de protection du milieu qui veulent une population 
très élevée; les objectifs des derniers groupes présupposent des populations dont la 
production équilibrée est bien en-dessous du MSY. 

La signification du maximum de production équilibrée comme instrument 
de gestion est analysée au chapitre 27. Il y est précisé que malgré son rôle 
important sur les plans théorique et pratique dans la gestion des ressources, le MSY 

n'a pas de signification particulière dans le contexte canadien. Les chasseurs de 
phoques, à Terre-Neuve comme dans l'Arctique, doivent chasser assez de phoques 
pour répondre à leurs besoins immédiats: s'assurer d'un revenu jusqu'à la 
prochaine saison de pêche ou nourrir leur famille. Au-dessus d'un certain plafond, 
l'augmentation du volume de la prise n'est pas une priorité. Les pêcheurs qui se 
plaignent de la concurrence exercée par les phoques ou des dommages causés aux 
filets par ces derniers préféreraient que la population de phoques soit faible. La 
population qui s'approcherait le plus du point d'équilibre entre ces groupes et ceux 
qui s'intéressent d'une manière générale à la santé et à l'équilibre des écosystèmes, 
pourrait bien se situer en-dessous du niveau du MSY, mais donner malgré tout une 
production équilibrée raisonnablement importante. 

Dans une perspective purement canadienne, il n'est donc pas particulière- 
ment important de connaître le niveau précis de population qui correspond au MSY 

ou de savoir si la population se situe au-dessus ou en-dessous de ce niveau. Il y a 
d'autres points de, vue. Aux termes du Marine Mammal Protection Act de 1972 
(États-unis), il est obligatoire d'ajuster toute population de mammifères marins au 
niveau optimal soutenu (POS), qui est, en fait, égal ou supérieur au MSY. Dans une 
perspective d'exportation vers les États-unis des produits tirés du phoque, il peut 
être utile de savoir si la population de phoques du Groenland était au niveau pas, 
c'est-à-dire au niveau MSY ou plus. . _  

Ce point est difficile à préciser avec certitude. La méthode empirique qui 
consiste à observer la production équilibrée à différents niveaux de population est 
carrément inutilisable. La méthode usuelle consiste à comparer la population 
courante, exprimée en pourcentage de la population initiale, au pourcentage de 
population auquel le MSY est observé. Ce dernier pourcentage varie selon la forme 
que prend la relation de dépendance à la densité. Compte tenu des données 
disponibles, comme il est déjà malaisé d'établir de façon certaine qu'il existe un 
effet lié à la densité, exercé sur le taux de fécondité ou l'âge de maturité, il devient 
d'autant plus compliqué de parvenir à des certitudes lorsqu'il est question de savoir 
si l'effet est exercé assez uniformément sur l'ensemble des valeurs d'abondance du 
stock (ce qui donnerait un MSY de l'ordre de 50 %) ou s'il est exercé principalement 
dans la plage des densités élevées, soit à des valeurs qui se rapprochent davantage 
du maximum de population. Cela donnerait un niveau élevé de population 
correspondant au MSY (60 7-70 % de la population totale ou plus). 
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Certaines analyses comme celle de la figure 10 de Lett et al. (1979) 
laissent même place à des procédés liés à la densité qui donnent un MSY inférieur à 
50 %. Pour l'instant toutefois, rien ne permet de rejeter l'idée communément 
admise sur laquelle le MSY, dans le cas des mammifères marins et notamment du 
phoque du Groenland, se situe bien au-dessus de 50 % de la population maximale. 

De la même manière, il existe des problèmes dans la détermination de la 
population maximale. Les projections démographiques tentées, qui portent la 
population entre 4 millions et 10 millions (Lett et Benjaminsen, 1977; Lett et al., 
1979) reposent sur des hypothèses au sujet du fonctionnement des facteurs liés à la 
densité qui mènent vers l'atteinte d'un point d'équilibre. II y a trop d'inconnus 
entourant les premières années de la chasse au phoque, on doute même des 
statistiques brutes sur les prises, et la base de données actuelle est trop éloignée du 
commencement de la chasse à grande échelle pour permettre de formuler plus que 
des hypothèses intéressantes sur les populations primitives. Compte tenu des prises 
très importantes du siècle dernier, la valeur supérieure de la fourchette des valeurs 
données plus haut semble la plus probable. 

Pour ces raisons, il est inutile de tenter d'estimer d'une manière précise le 
MSY et son niveau de population correspondant. Lett et al. (1979, figures 9 et 10) 
proposent les chiffres de 200 000 à 250 000 animaux pour le MSY (dans un rapport 
de 80 nouveau-nés pour 20 animaux plus âgés); ces auteurs pensent que la 
population correspondante pourrait être de 1,5 à 3,O millions d'animaux. La plage 
des populations, proportionnellement beaucoup plus étendue que celle des 
rendements, montre l'existence du plateau atteint par la courbe du MSY près du 
maximum de population, ainsi que la difficulté d'estimer avec précision le niveau de 
population correspondant au MSY. 

Les niveaux de population du MSY sont un peu au-dessus des valeurs 
probables de la population actuelle, mais la différence est mince. Il suffirait que la 
population actuelle soit un peu différente, que la nature des mécanismes liés à la 
densité varie un peu ou que la réduction de la capacité de peuplement change un 
peu (par l'exploitation des stocks de poisson dont le phoque du Groenland se 
nourrit, par exemple) pour que le niveau estimé correspondant au MSY passe en- 
dessous du niveau de population actuel. 

Taille critique de la population 

Les limites inférieures de population, où il y a risque d'extinction, ont 
beaucoup d'importance. À des niveaux extrêmement réduits, quand il ne reste que 
quelques sujets, les mécanismes stochastiques (dus strictement au hasard) peuvent 
pousser la population à l'extinction, même quand un accroissement de population 
serait à prévoir selon les calculs de probabilité. À un niveau légèrement supérieur 
de population, des considérations statistiques assez semblables s'appliquent à la 
composition génétique de la population. Cette dernière peut avoir tellement perdu 
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de sa variabilité génétique qu'elle ne peut plus s'adapter à de légères transforma- 
tions du milieu. Ces deux types de considérations s'appliquent seulement aux 
populations de l'ordre de quelques dizaines ou de quelques centaines d'animaux. Il 
n'y a pas lieu de s'inquiéter de la situation actuelle du phoque du Groenland, pas 
plus d'ailleurs que si la population tombait bien en-dessous de son niveau actuel. 

Ce qui risque d'être beaucoup plus inquiétant, c'est la possibilité que la 
variation dans un sens favorable des paramètres dont la population de phoques 
profite depuis qu'elle a diminué, puisse être inversée à de bas niveaux de 
population. La mortalité naturelle ou I'âge de la maturité peut s'accroître, ou le 
taux de fécondité diminuer. Il n'y a pas d'observations directes pour montrer que 
l'un de ces changements puisse se produire et il y a des raisons théoriques de croire 
que c'est peu probable. La cause la plus probable du taux d'accroissement de la 
mortalité naturelle à des bas niveaux de population serait plutôt reliée aux 
prédateurs pour lesquels le phoque du Groenland est la proie préférée. Un nombre 
donné de prédateurs pourrait capturer un nombre fixe de phoques, ce qui 
impliquerait un accroissement du taux de prédation à mesure que la population de 
phoques diminuerait. L'homme mis à part (dans certaines circonstances), il n'existe 
pas de tels prédateurs. On suppose que l'abaissement observé de I'âge de la 
maturité, quand la population est à un niveau assez bas, est associé à la disponibi- 
lité accrue des ressources alimentaires per capita; il n'y a pas de raison de supposer 
que ce mécanisme cesserait de s'exercer, encore moins de s'inverser, à de très 
faibles niveaux de population. 

On peut imaginer des mécanismes biologiques qui conduiraient à une 
réduction de la fertilité. A la limite, les quelques mâles et femelles survivants 
pourraient avoir de la difficulté à se repérer. II y a peu de risques que cela se 
produise chez une espèce qui se reproduit en se regroupant en quelques grands 
troupeaux, mais on peut imaginer des conditions liées au comportement social, 
comme la nécessité d'une densité élevée d'animaux de la même espèce, pour ' 

conserver la fertilité. Rien n'indique que ces circonstances puissent s'appliquer dans 
le cas du phoque du Groenland, mais i l  faut peut-être garder cette possibilité à 
l'esprit au cas où la population s'effondrerait. 

Lett et al. (1979) ont avancé le chiffre de 800 000 animaux comme niveau 
critique; ce chiffre a été avancé après constatation par les auteurs que les 
paramètres démographiques ne variaient plus dans un sens favorable en-dessous de 
ce niveau de population. Ne nous demandons pas si l'observation est juste ou non, il 
existe certainement un plafond à la fertilité et un plancher à I'âge de la maturité, 
mais on peut se demander de quelle façon et dans quelle mesure ce niveau de 
population peut être critique. Si pour une raison ou pour une autre, notamment une 
exploitation intensive, la population est réduite en-dessous de ce niveau, il y aura 
encore un excédent des naissances sur les mortalités dues à des causes naturelles et, 
en l'absence de toute forme d'exploitation, la population aura tendance à s'accroître 
de la même façon que dans les stocks à peine supérieurs à ce niveau critique. Ce 
niveau est jugé critique uniquement en ce sens que la population n'a plus de 
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résistance supplémentaire et que si une population déjà très exploitée subit un stress 
additionnel qui la fait passer en-dessous du niveau critique, elle ne peut plus 
s'ajuster à ce nouveau stress et il devient nécessaire de réduire l'exploitation pour 
éviter l'extinction du stock. En réalité, cela signifie que de telles populations doivent 
être surveillées de très près. 

Gestion et surveillance : perspectives 

Les analyses précédentes montrent de façon assez concluante que les 
phoques du Groenland sont abondants (près de deux millions) et que les prises des 
dernières années u normales r ont probablement permis au stock de s'accroître. Elles 
font ressortir également des incertitudes considérables au sujet d'un nombre 
important de détails liés à la dynamique des populations de phoques. Bref, il est 
possible que la reconduction répétée des politiques et des quotas de 1980 conduise à 
l'appauvrissement et même à l'extinction du stock. Cet effet est apparu de manière 
encore plus concluante lors d'études de simulation effectuées par le groupe de 
l'université de la Colombie-Britannique en vertu d'un contrat passé avec la 
Commission royale (Cooke et al., 1986). 

Une fois prises en compte les incertitudes liées aux méthodes d'estimation 
et aux variations naturelles, ces études montrent qu'il existe une probabilité réelle 
que n'importe quel programme de gestion, à l'exception des plus prudents, conduise 
le stock à l'extinction s'il est poursuivi assez longtemps sans être ajusté à l'état du 
stock. Cette situation vaut à différents degrés pour beaucoup de ressources. C'est 
ainsi que plusieurs groupes de protection de l'environnement ont réclamé 
l'application de politiques très strictes jusqu'à ce que les incertitudes soient levées. 
C'est la raison principale de l'adoption d'un moratoire sur toute chasse commer- 
ciale à la baleine, décrété par la Commission baleinière internationale. À l'audience 
de la Commission royale tenue à Londres, S.G. Holt (1985) a demandé 
l'application d'un moratoire semblable. 

On peut invoquer d'autres raisons d'ordre esthétique ou moral pour la 
cessation de la chasse au phoque, mais cette attitude semble trop sévère et 
insuffisamment justifiée sur le plan scientifique pour constituer une solution aux 
problèmes indéniables de la gestion des ressources. Les dangers issus des 
incertitudes et du prolongement d'une politique de gestion non modifiée doivent 
être mesurés en fonction de la capacité d'accumuler les informations nouvelles et de 
modifier les pratiques de gestion. S'il fallait que la chasse au phoque soit pratiquée 
à des niveaux voisins de celui de 1980, il n'y aurait un risque à long terme que si 
elle était poursuivie longtemps et sans ajustement des quotas de prises admissibles. 
Pourvu que la chasse au phoque à grande échelle soit accompagnée d'un 
programme de surveillance des stocks, et qu'il y ait une volonté et une capacité 
d'action rapide devant les résultats du programme de surveillance, de façon à 
corriger et à inverser tout déclin des stocks résultant de l'exploitation, les risques 
que les stocks finissent par être menacés ne devraient pas être importants. 
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Les conditions qui viennent d'être mentionnées semblent entièrement 
réalisables. Les mécanismes actuels de gestion comprennent des révisions annuelles 
de toutes les mesures, y compris des quotas. La surveillance pourrait être assurée 
par n'importe laquelle des méthodes déjà utilisées pour l'estimation des populations 
quoique, à cause d'erreurs systématiques possibles, le marquage puisse se révéler 
moins efficace que les autres méthodes. L'indice de survie pourrait aussi constituer 
un instrument de surveillance peu efficace si des modifications délibérées n'étaient 
pas apportées aux prises. Cependant, ces modifications apportées d'une année à 
l'autre, comme la capture une certaine année du double des prises admissibles de 
nouveau-nés, suivie d'une prise nulle de nouveau-nés l'année suivante, pourraient 
constituer un bon outil de surveillance. Si l'exemple donné était appliqué, il serait 
possible de faire une bonne estimation indépendante de la population, à partir de 
chaque paire d'années, sauf si les prises correspondaient à un très petit pourcentage 
du total des naissances. 

Les relevés aériens par observation directe des nouveau-nés constituent 
sans doute l'instrument de surveillance le mieux approprié. Étant donné que ces 
recensements ne conduisent à aucune surestimation importante (mais peut-être à 
des sous-estimations), ils devraient paraître acceptables aux groupes soucieux des 
risques possibles d'une surexploitation. Puisque la fonction essentielle d'un 
programme de surveillance est la détection des tendances démographiques plutôt 
que le dénombrement en chiffres absolus, une erreur systématique de moindre 
importance serait acceptable pourvu qu'on la garde constante en employant 
toujours les mêmes méthodes de travail. Berkson et De Master (1985) ont fait 
remarquer que, à moins que la composition de la population ne reste inchangée 
(ce qui n'est sûrement pas le cas chez le phoque du Groenland à l'heure actuelle), 
les tendances démographiques chez les nouveau-nés, qui représentent la tranche de 
population généralement recensée, n'auront pas exactement les mêmes valeurs que 
dans l'ensemble de la population. II y a très peu de risque que cet écart puisse 
invalider les recensements des nouveau-nés comme instrument de surveillance. 

Conclusions 

Le phoque du Groenland a été intensément exploité pendant plus de cent 
ans, ce qui a réduit sa population bien en-dessous de son niveau primitif. En 
particulier, les très grosses prises d'après-guerre, environ 300 000 bêtes par année, 
qui se sont maintenues jusque vers 1970, ont conduit au déclin prononcé de la 
population. Chaque année, il y a entre 300 000 et 400 000 naissances (l'élément 
démographique le plus facile à estimer), ce qui correspond à une population totale 
qui dépasse largement un million d'animaux et peut-être même deux millions. 

Le niveau de la production équilibrée dépend de l'âge des animaux abattus 
(on compte qu'un adulte est l'équivalent d'environ deux nouveau-nés) et de la 
valeur prise par les paramètres démographiques; plusieurs de ces paramètres, 
notamment le taux de mortalité naturelle, ne sont qu'approximatifs. Si la prise est 
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constituée de nouveau-nés, la production équilibrée équivaut probablement à la 
moitié environ du total des naissances. 

Après 1972, les prises ont généralement correspondu aux quotas, lesquels 
étaient fidèles aux conclusions générales des conseillers scientifiques même si 
certaines années, en particulier vers 1975, .les scientifiques ne s'entendaient pas du 
tout. Heureusement, les pronostics les plus pessimistes, et qui n'étaient pas 
déraisonnables à la lumière des données disponibles alors, se sont révélés beaucoup 
trop pessimistes. 

Les informations les plus récentes semblent indiquer que depuis 1972, les 
prises ont été en-dessous ou au niveau du rendement de renouvellement, et que le 
stock s'est probablement accru. II se peut qu'il ait diminué, mais dans un cas 
comme dans l'autre, les changements ont été limités; il est impossible de montrer. 
l'évolution de la population à partir des données actuelles. 

Les spécialistes ne sont pas totalement en accord sur le niveau cible de 
population de phoques du Groenland. Le niveau du MSY est un niveau de référence 
initial qui ne constitue peut-être pas le meilleur objectif à long terme parce qu'il 
existe des antagonismes entre les tenants d'une population abondante et ceux qui 
peuvent vouloir, par exemple, réduire les dommages causés aux engins de pêche. Le 
niveau actuel de population se situe probablement en-dessous du niveau du MSY. Si 
l'on désire accroître la population pour amener les stocks au niveau du MSY, il 
suffit probablement de garder les prises à leur niveau des dernières années, 
c'est-à-dire un quota annuel pour la chasse commerciale d'environ 170 000 
animaux, avec le même partage entre les nouveau-nés et les sujets plus âgés. II est 
nécessaire de surveiller la population de phoques du Groenland pour savoir si 
l'objectif est atteint; dans le cas contraire, il faut réduire les prises. Si l'on veut être 
certain que la population va s'accroître immédiatement, il faut envisager des quotas 
inférieurs. 

S'il faut effectuer des prises importantes, il est essentiel de surveiller 
régulièrement le nombre de phoques. La photographie à l'ultraviolet ou d'autres 
techniques de recensement direct des nouveau-nés ou des adultes groupés 
constituent les meilleures méthodes de surveillance de la population de phoques du 
Groenland et les seules qui soient pratiques en l'absence de toute exploitation 
d'importance. Il est très souhaitable de répéter les premiers recensements, si 
possible avec des méthodes statistiques permettant de réduire la variance des 
résultats estimatifs. 

Depuis 1983, le niveau des prises a été bas et il est probable qu'il le 
demeure dans un avenir prévisible. La population s'accroît donc, peut-être de 5 % 
par année. Le taux exact n'est pas connu avec certitude et si les répercussions sur 
les stocks de poissons finissent par devenir une question importante, il deviendra 
nécessaire de surveiller régulièrement le niveau de population de phoques. 
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Introduction l 
Le phoque à capuchon est un gros phoque dont le poids est da deux à trois 

fois supérieur ri celui du phoque dru Groenland. San cycle de vie et sa repartihm 
sont cependant semblables à ceux de ce dernier. Il se reproduit seulement dans trois 
aires : la a banquise de l'Ouest r à l'ouest de l'lle Jan Mayen, la Région du Front au 
nord-est de Terre-Neuve, et le détroit de Davis (figure 21.6). Les petits naissent sur 
la banquise où ils tètent sans relache pendant une trts courte phiode, environ 
quatre jours (Bawen el aL, 19851, avant d'être sevrés. Après s'être reproduits, les 
phoques à capuchon de l'ouest de l'Atlantique migrent vers le nord et l'est, et 
passent l'été au large des côtes ouest et sud du Groenland. Les chasseurs abattent 
les adultes et les jeunes (dos bleus) dans leurs aires de reproduction, en grande 
partie dans le cadre de la chasse au phoque du Groenland. Des animaux de t ~ u s  
âges sent abattus en ét& au large du Groenland. 

Figure 21.6 
Répartition des phoques 5 capuchon 

Source: King (1983). 



Les populations de phoques de l'Atlantique et de l'Arctique 

Les phoques à capuchon commencent à se reproduire lorsqu'ils sont âgés 
de trois à cinq ans et mettent bas, par la suite, un petit par année, sauf exception. 
Leur durée de vie maximale est d'environ trente ans. On connaît peu de choses sur 
leurs habitudes alimentaires, en partie parce que la plupart des échantillons ont été 
recueillis dans les aires de reproduction où les animaux semblent ne pas se nourrir. 
D'après les données disponibles, il semble que ces phoques se nourrissent à une plus 
grande profondeur que la plupart des autres phoques et consomment des animaux 
de taille supérieure. Parmi les aliments identifiés, mentionnons le calmar, le sébaste 
et le flétan du Groenland. 

Les relations entre les groupes qui se reproduisent dans différents secteurs 
ne sont pas clairement définies. La reproduction dans le détroit de Davis peut être 
erratique et donner lieu à de nombreux échanges avec le groupe de Terre-Neuve. 
Les échanges entre l'est (Jan Mayen) et I'ouest de l'Atlantique (détroit de Davis et 
Terre-Neuve) demeurent indéterminés; ils sont en général jugés peu importants 
(Sargeant, 1974, 1979), bien que les études morphologiques les plus récentes (Wiig 
et Lie, 1984) témoignent du contraire. Des phoques étiquetés à Terre-Neuve ont 
bien été retrouvés dans les principales aires de mue du détroit du Danemark, au 
large de la côte sud-est du Groenland, mais il semble n'y avoir eu aucun 
déplacement de phoques étiquetés entre les aires de reproduction (Sargeant, 1978; 
Kapel, 1982; Oritsland, 1976). Pour les fins du présent rapport, il semble plus 
indiqué de traiter le secteur de I'ouest de l'Atlantique (c'est-à-dire le Canada, le 
détroit de Davis et. I'ouest du Groenland) séparément de l'est du Groenland. Ce 
traitement pourrait légèrement sous-estimer les prises effectuées dans le stock de 
l'Ouest pour les années où celles-ci sont abondantes dans le détroit du Danemark. 
La chasse commerciale aux phoques a, en fait, cessé depuis 1960, à la suite du 
déclin évident de la population (Rasmussen, 1960). 

Données historiques sur les prises et la gestion 

Les prises de subsistance ont probablement été importantes dans la région 
du Groenland pendant longtemps bien que l'on ne possède aucune donnée d'avant 
1939 sur les prises totales ou le nombre de prises par espèce. Lorsqu'ils partent vers 
le nord à partir des aires de reproduction de Terre-Neuve, la plupart des phoques se 
dirigent du côté est du détroit de Davis; les prises dans l'Arctique canadien 
semblent minimes. Les statistiques sur les prises dans I'ouest de l'Atlantique depuis 
1946 sont résumées au tableau 21.6. À cause de l'impact différent qu'elles ont sur 
la dynamique de la population, les prises sont données séparément selon qu'il s'agit 
de petits phoques ou d'animaux plus âgés. 

Les prises les plus importantes ont été réalisées au cours de chasses 
commerciales dans les aires de reproduction autour de Terre-Neuve et dans la 
région de Jan Mayen. Jusque dans les années 1940, les phoques à capuchon étaient 
capturés accidentellement pendant la chasse au phoque du Groenland; celui-ci plus 
grégaire, absorbait la plus grande part de l'effort de chasse, bien que les prises des 
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Tableau 21.6 
Prises de ph'oques à capuchon dans l'Atlantique Nord-Ouest, 1946-1985 

Région du Fronta 
Ouest du Grand 

Année Canada Norvège Petits Adultes Totalb Groenland Total 

Source : 1946-1 967 : CIPANO (1 970). 
1968-1978 : CIPANO (1971a. 1971b. 1972, 1973, 1974. 1975, 1976, 1977,1978, 

1979, 1985). 
1979-1982 : OPANO (1981, 1982,1983,1984). 
1983-1 984 : MouIton (1 986). 
1985 : MPO, Canada (sans date). 

Comprend certains animaux pris dans le Golfe. ce qui résulte. en partie, des différences de 
frontières établies par I'OPANO et de la réglementation sur la protection des phoques. 
Comprend des animaux d'âge inconnu. 
Données préliminaires pour Terre-Neuve uniquement. 

deux espèces aient affiché des tendances similaires. Depuis les années 1940, la peau 
des jeunes phoques à capuchon (dos bleus) se vend plus cher et les deux espèces 
sont probablement aussi exploitées l'une que l'autre. 

Au début du siècle, les prises commerciales dans l'ouest de l'Atlantique, au 
large de Terre-Neuve, étaient importantes et ont atteint un sommet de près de 
62 000 phoques en 190 1. Elles ont baissé par la suite, dans les années 1920 et 1930, 
à 1 000 phoques par année, puis remonté à partir du milieu des années 1940 pour 
atteindre un nouveau sommet de 27 000 en 1966. Depuis cette date, les prises 
annuelles ont totalisé un peu plus de 10 000 animaux jusqu'à l'effondrement du 
marché en 1983, où elles ont chuté à près de zéro. Pendant cette période, la 
proportion d'animaux âgés inclus dans les prises totales a diminué. 
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Jusqu'en 1973, aucun règlement ne régissait le nombre de phoques qui 
pouvaient être abattus; en 1974, le total des prises admissibles (TPA) a été fixé à 
15 000 animaux par année. Ce chiffre n'est fondé sur aucune base scientifique et 
pourrait ne reposer que sur la simple opinion que le nombre d'animaux abattus en 
1966 (plus de 16 000 petits et environ 11 000 adultes) était trop élevé. En 1975 et 
en 1979, le total des prises canadiennes et norvégiennes s'élevait respectivement à 
15 61 1 et 15 125, ce qui dépassait légèrement le quota, mais les autres années, les 
prises étaient bien au-dessous du quota. 

En 1977, un règlement limitant les prises de femelles adultes à moins de 
10 % des prises totales a été adopté. Ce pourcentage fut réduit à 5 5% en 1979. Le 
pourcentage des animaux adultes dans les prises canadiennes et norvégiennes 
récentes (1980 à 1982) a été fixé respectivement à 19 % et 20 %, la proportion de 
femelles étant très inférieure à 5 % dans les deux cas (Canada, MPO, 1985, Annexe 
VIII, p. 14). La base statistique de cette affirmation n'est cependant pas présentée. 

Les prises au Groenland semblent avoir fluctué (Kapel, 1985). À la fin du 
XIXe siècle, elles s'élevaient de 10 000 à 15 000 animaux; entre 1916 et 1920, elles 
ont aussi été relativement élevées, totalisant 6 000 à 8 000 animaux, (Kapel, 1978). 
Elles ont par la suite chuté à un faible niveau de 500 à 1 O00 animaux aux environs 
de 1950, mais se sont depuis accru à environ 4 000 au cours des dernières années. 
Dans l'analyse de l'impact des prises sur le stock de phoques, il faudrait tenir 
coinpte des phoques abattus mais non ramenés. Kapel (1985) signale que ces pertes 
sont considérées a élevées n au début de la saison et a faibles B par la suite; selon lui, 
tout chiffre représentant un pourcentage réel ne serait que conjecture. 

Kapel (1985) examine également les tendances probables de l'effort de 
chasse au phoque à capuchon au Groenland en tenant compte de circonstances 
comme la croissance de la population totale, l'augmentation du nombre de gens 
vivant dans des villages, la popularité de la pêche à la morue ou à d'autres poissons 
et les changements dans les techniques de chasse. Il en conclut que le nombre total 
de chasseurs actifs n'a pas varié beaucoup entre 1921 et 1972, mais ne tente 
cependant pas, de tirer des conclusions sur les tendances dans l'effort de chasse réel. 

Comparées aux prises de phoques du Groenland, les prises de phoques à 
capuchon semblent varier davantage, autant d'une année à l'autre que d'une 
décennie à l'autre. Plusieurs auteurs (comme Vibe, 1967; Rasmussen, 1960) 
considèrent que les changements environnementaux (changement dans la 
répartition de la banquise et, notamment, température plus élevée de l'eau dans 
l'ouest du Groenland dans les années 1930) ont eu une influence majeure dans 
l'apparition de ces variations. Cette influence pourrait cependant porter davantage 
sur la répartition des phoques et sur leur abondance apparente dans les aires de 
chasse établies que sur leur nombre réel. 
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Estimations de la population 

Seules deux méthodes ont été utilisées avec succès pour estimer le nombre 
de phoques à capuchon : la méthode de l'indice de survie (Sergeant, 1977) et les 
relevés aériens (Hay et Wakeham, 1983; Hay et al., 1984; Hay et al., 1985). Un 
certain nombre d'animaux ont été étiquetés, mais pas assez pour permettre 
d'obtenir des estimations utiles. 

L'indice de survie a été appliqué aux années 1966-1971; pendant cette 
période, les prises de petits phoques ont varié considérablement, s'élevant entre 
1 200 en 1968 et 16 800 en 1966. Ces prises affichent une bonne corrélation avec le 
nombre observé de survivants, estimé en pourcentage de phoques âgés de cinq ans 
dans les années 1970-1976. Si I'on applique la méthode directement, la régression 
de l'indice de survie sur les prises de petits phoques donne une intercepte 
(c'est-à-dire une estimation des naissances) d'environ 27 000 petits (Sergeant, 
1977). La période d'analyse est si courte que la population adulte n'a probablement 
pas changé beaucoup et, par conséquent, certaines des critiques adressées à la 
méthode, comme celles de Beddington et Williams (1980), sont sans fondement. 
Certaines corrections à la baisse devraient probablement être faites afin de tenir 
compte des erreurs dans la détermination de l'âge. Le nombre de petits réellement 
abattus en 1966 fournit quand même une limite inférieure absolue pour la 
production de cette année-là. Comme les jeunes sont disséminés, il est très peu 
probable que l'abattage se soit approché réellement de 100 9% de la production. On 
peut donc dire avec un degré de confiance passablement élevé que les naissances 
dans la région du Front en 1966 se sont élevées à 20 000-25 000 animaux et peut- 
être plus. II  est peu probable qu'elles aient été considérablement moins élevées. 
L'utilité de cette conclusion pour la gestion actuelle de la population est, toutefois, 
grandement réduite du fait des problèmes que pose l'extrapolation du chiffre de la 
population avec un degré quelconque de fiabilité. 

Les phoques à capuchon, petits et adultes, peuvent être assez facilement 
aperçus et comptés dans leurs aires de reproduction à partir d'un aéronef, soit 
directement, soit à partir de photographies. La transposition du nombre observé en 
nombre absolu est difficile pour deux raisons : d'abord, il est difficile d'effectuer un 
relevé qui couvre convenablement la population disséminée; ensuite, les phoques qui 
se trouvent sur la glace et que I'on peut apercevoir ne représentent qu'une 
proportion (probablement peu élevée) de la population totale. 

Les deux problèmes ont été pris en considération au cours des relevés 
effectués en 1983 et 1984 dans les aires de reproduction du Front et du détroit de 
Davis (Hay et Wakeman, 1983; Hay et al., 1984; Hay et al., 1985). Le problème 
du recensement a été atténué au moyen d'une modification des techniques de 
recensement standard (Caughley, 1977, par exemple) : on a divisé toute la région 
où se trouvaient des petits phoques en zones de forte densité (10-100 petits/km2) 
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que l'on a soumises à des dénombrements complets, puis en une zone beaucoup plus 
grande, de faible densité, où les petits étaient disséminés. 

Sur la glace, les petits passent par des stades clairement différenciés : 
nouveau-né, petit dos bleus, gros dos bleus - stades pendant lesquels la mère est 
normalement présente - et le stade solitaire, qui commence après le sevrage, une 
fois la mère partie. Comme tous les petits sont normalement sevrés après cinq jours, 
la durée totale de tous ces stades est courte. Par conséquent, bien que l'étalement 
des dates de naissance soit court, i l  n'y a aucun moment où tous les petits sont nés, 
mais où aucun n'a quitté la glace. C'est pourquoi tout dénombrement des petits ne 
peut que donner un résultat inférieur au nombre total de petits. En étendant les 
dénombrements sur un certain nombre de jours, en observant la proportion de petits 
à chaque stade et en tenant compte de la durée de chaque stade, on peut établir la 
configuration des naissances pour chaque jour et, ainsi, estimer le nombre total de 
naissances. Hay et al. (1985) estiment comme suit les naissances en 1984 (limite de 
confiance indiquée entre parenthèses) : 

Front : petits disséminés 7 400 (2 700 à 14 400) 
Front : zones de forte densité 54 700 (37 200 à 72 200) 
Détroit de Davis : zones de 18 590 (13 750 à 23 440) 
forte densité 

Pour les petits disséminés dans la région du Front et dans le détroit de Davis, il n'a 
pas été possible d'établir une configuration des naissances dans le temps, et les 
chiffres donnés correspondent à des données uniques. Ils sont donc biaisés à la 
baisse. 

Les dénombrements effectués dans la région du Front en 1983 n'étaient 
pas assez exhaustifs pour permettre d'établir des estimations de ce genre. Les 
estimations du nombre réel de phoques qui se trouvaient dans l'une ou l'autre des 
trois zones identifiées lors de trois dénombrements se chiffrent comme suit (Hay 
et al., 1984) : 

Zone du milieu 18 mars 2 504 (1 312 à 3 696) 
Zone nord 24 mars 2 589 (309 à 4 870) 
Zone du milieu 25 mars 2 153 (- 489 à 4 796) 

La limite de confiance inférieure négative ne convient clairement pas; elle 
a été obtenue en appliquant des limites arithmétiques égales qui sont supérieures et 
inférieures à la valeur centrale. 

Hay et al. (1984) font remarquer que leur estimation finale de 1983 
(environ 5 000 phoques) obtenue en additionnant les deux zones est, au  mieux, 
indicative. Certes, comme elle ne tient pas compte de la zone sud ou des petits qui 
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se trouvent à l'extérieur des zones et qu'elle ne comporte aucune correction pour les 
petits non encore nés ou les petits qui ont déjà quitté la glace, elle constitue sans 
doute une sous-estimation. Les deux derniers facteurs, analysés d'après l'expérience 
de 1984 dans la région du Front, ne permettent d'expliquer qu'une petite partie de 
la différence par rapport au dénombrement de 1984 qui s'élevait à environ 62 000 
naissances au Front. L'examen des résultats montre que la grande différence réside 
dans la taille estimative des zones, tandis que la densité estimative dans les zones 
est grossièrement semblable pour les deux années. 

Il semble difficile d'estimer la taille des zones (voir Hay et al., 1984, 
tableau 8), mais les divers relevés effectués en 1984 portaient sur des zones de 
quelques centaines de kilomètres carrés (une population comptant jusqu'à 1 025 
animaux a été estimée à partir d'un recensement incomplet effectué par avion le 20 
mars), tandis que ceux de 1983 portaient sur des zones variant entre 32 et 106 
kilomètres carrés. 

11 est impossible que la population totale de l'ouest de l'Atlantique se soit 
accrue de plus que quelques pour cent entre 1983 et 1984. Bien qu'il y ait pu y 
avoir des changements dans la répartition et la proportion de la population totale de 
l'Atlantique qui se reproduit dans la région du Front, l'explication la plus plausible 
de la différence entre les chiffres obtenus pour les deux années est que certaines 
zones, ou des parties de zones ont été omises en 1983. 

L'estimation centrale de 1984 est également beaucoup plus élevée que celle 
obtenue pour la période 1966-1971 au moyen de la méthode de l'indice de survie. 
Hay et al. (1985) en concluent que la population de phoques s'est accrue au cours 
des vingt dernières années. Toutefois, si l'on tient compte des larges limites de 
confiance des deux estimations et des possibilités d'erreurs méthodologiques dans 
les deux approches, il semble plus sûr de considérer ces chiffres comme des indices 
sérieux, mais non concluants, d'une augmentation. D'autres données témoignant 
d'une augmentation possible de la population sont présentées dans les autres 
sections. 

Les estimations de la population totale peuvent être extrapolées du nombre 
des naissances de la même façon que cela a été fait pour les phoques du Groenland. 
Comme les paramètres démographiques sont semblables pour les deux espèces, le 
même rapport de 4:l peut être utilisé comme approximation raisonnable. Cela 
donnerait donc, selon l'estimation des naissances en 1984, une population totale de 
300 000 animaux pour l'ouest de l'Atlantique. 

Paramètres démographiques et production équilibrée 

Les paramètres tels que la mortalité et le taux de reproduction sont 
beaucoup moins connus pour le phoque à capuchon que pour le phoque du 
Groenland, bien qu'ils semblent en gros similaires. Les femelles atteignent la 
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maturité lorsqu'elles ont entre 3 et 5 ans, et mettent bas une année plus tard. 
Jacobsen (1984) établit I'âge moyen à la première parturition à 4,9 ans, d'après les 
données recueillies en 1972-1978 sur la banquise de l'Ouest (Jan Mayen). Born 
(1980) propose un âge moyen à la maturité de 3,2 ans, à partir d'échantillons 
recueillis dans le sud du Groenland, ce qui correspond à un âge moyen d'un peu 
plus de 4,2 ans à la première parturition. 

Born (1980) estime le taux de fertilité à 91,5 % et 0ritsland (1975) estime 
le taux d'ovulation à 95 %; ce dernier taux pourrait être un peu plus élevé. Rien 
n'indique qu'il y ait des différences dans les taux de reproduction ou I'âge de la 
maturité d'une région à l'autre ou d'une année à l'autre. Il semble donc raisonnable 
de penser que les réponses relevant de la densité sont semblables chez le phoque à 
capuchon et le phoque du Groenland, mais les données ne sont pas assez bonnes 
pour détecter les différences si elles existent. 

Les phoques à capuchon vivent jusqu'à 30 ans ou un peu plus. Les taux de 
mortalité totaux ont été estimés à partir des courbes de prises ou de I'îge moyen. 
Même lorsque l'échantillonnage n'est pas biaisé, ce qui est probablement le cas 
pour les animaux ayant atteint la pleine maturité, ces méthodes fournissent des 
estimations biaisées lorsqu'il y a une tendance dans le taux de recrutement ou de 
mortalité, et ces estimations portent sur la mortalité moyenne à une certaine 
période antérieure plutôt que pendant la période d'échantillonnage. Les résultats 
doivent donc être interprétés prudemment. 

Les estimations qui ont été publiées sur la mortalité totale sont Z = 0,19 à 
0,35, d'après des échantillons obtenus entre 1971 et 1976 dans la région du Front et 
des calculs basés sur les courbes de prises (Winters et Bergflodt, 1978); Z = 0,22 
pour la banquise de l'Ouest, d'après I'âge moyen (Flipse et Veling, 1981, cités dans 
le mémoire du MPO, Canada, 1985); et Z = 0,142 (limites de confiance de 0,115 à 
0,166) (OPANO, 1985) d'après un échantillon de 147 femelles du détroit de Davis 
en 1984. On peut également se servir de la composition par âge dans les 
échantillons prélevés sur la banquise de I'Ouest et présentée par Jacobsen (1984) 
pour dériver des estimations à l'aide de la méthode de la courbe de prises. Les 
échantillons norvégiens combinés pour 1972 à 1978 (Jacobsen, 1984, tableau 2) 
donnent un bon ajustement log-linéaire pour les animaux de 6 à 20 ans, 
correspondant à Z = 0,20. Comme il est plus que probable que, pour la période 
considérée (grossièrement de 1955 à 1968), l'effectif des classes annuelles allait en 
déclinant, il pourrait s'agir d'une sous-estimation de la mortalité totale réelle pour 
la période allant du milieu des années 1960 au milieu des années 1970. 

Ces estimations sont trop peu nombreuses, trop imprécises et trop 
incertaines pour ce qui est des années pendant lesquelles les mortalités ont été 
estimées pour que l'on puisse en tirer des renseignements utiles sur les différences 
de mortalité entre les régions ou les périodes, bien qu'il soit tentant d'expliquer 
l'estimation relativement faible obtenue pour le détroit de Davis par le faible taux 
de mortalité dû à la pêche chez ce groupe de phoques. Selon le rapport du groupe 



Les populations de phoques de l'Atlantique et de l'Arctique 

de travail du Conseil international de l'exploration de la mer (CIEM, 1983), a les 
taux de mortalité estimatifs ont décru considérablement au cours des dernières 
années, ce qui concorde avec la réduction de l'abattage des femelles reproductrices 
depuis 1977 a. Cette affirmation ne repose pas sur des données évidentes. Il serait 
étonnant que la réduction des abattages après 1977 se soit fait sentir dans des 
analyses faisant appel aux courbes de captures ou dans des analyses similaires 
portant sur des échantillons prélevés dès 1980. 

On peut estimer la mortalité due à la pêche, indépendamment des données 
sur I'âge, comme le rapport des prises au nombre total pour tous les segments ou un 
segment quelconque de la population. Winters et Bergflodt (1978) ont utilisé cette 
méthode pour évaluer la mortalité des femelles due à la pêche pour la période 
1966-197 1. Leur estimation de F = 0,135 a été contestée par le United Kingdom 
Nature Conservancy Council (NCC, 1982) qui soutient que le taux de fertilité utilisé 
était trop faible. Compte tenu des doutes sur la taille de la population (et dans 
certains cas, sur l'importance des prises), on ne peut s'attendre à beaucoup plus de 
précision de la part de cette approche. Cela montre bien que, à moins que la taille 
de la population ait été de beaucoup supérieure à ce que l'on croyait, la mortalité 
attribuable à la pêche chez les animaux plus âgés est importante et s'élève peut-être 
à 0'10 ou plus. Selon le même raisonnement, I'estimation de la mortalité totale 
serait considérablement plus élevée que celle de la mortalité naturelle. Comme il est 
impossible d'obtenir une estimation directe de la mortalité naturelle, il demeure 
raisonnable d'utiliser une gamme de valeurs semblable (soit environ 0,10 ou un peu 
plus) à celle des phoques du Groenland. 

L'estimation de ces paramètres est tout juste assez fiable pour servir de 
base à l'estimation de la production équilibrée, mais le tableau 21.8 de l'annexe 
21.1, qui couvre une grande partie des nombreuses combinaisons possibles de 
paramètres pour le phoque à capuchon, peut donner une indication de la production 
équilibrée considérée comme une proportion des naissances totales. Cette 
proportion dépend fortement de I'âge des phoques récoltés. Si la récolte était 
constituée entièrement de petits phoques, cette proportion pourrait s'élever à 
quelque 57 % des naissances (si M = 0'10 et I'âge à la maturité est de 4 ans), mais 
avec les mêmes paramètres la récolte soutenable d'animaux adultes ne serait que 
de 28 %. 

La situation actuelle 

En '1983, on pouvait avoir une vue très pessimiste de la situation du stock 
de phoques à capuchon, et cela était probablement mieux ainsi. On ne disposait 
d'aucune bonne évaluation de la population depuis environ 1971. Les prises étaient 
abondantes et bien qu'il n'y eût aucun indice évident d'un épuisement imminent du 
stock, il était tout à fait plausible que celui-ci soit peu abondant et décline 
rapidement. 
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La situation actuelle est radicalement différente. Les résultats du 
recensement aérien de 1984 montrent clairement que la population est beaucoup 
plus abondante que ce que de nombreuses personnes croyaient. Par suite de 
l'effondrement du marché, les prises récentes (1983-1985) ont été de toute 
évidence inférieures à la production équilibrée (à une réserve près, que nous faisons 
ci-dessous). La question est de savoir si le stock augmentait compte tenu des taux 
de prise aux environs de 1980 et, en particulier, si le quota de 15 000 phoques était 
raisonnable. 

Lorsque l'on compare les estimations des naissances, qui étaient d'environ 
25 000 autour de 1970 (établies à partir de l'indice de survie) et d'environ 60 000 
en 1984 (établies à partir de recensements), il semble bien que la population ait 
augmenté dans l'intervalle. L'analyse de la tendance des prises dans l'ouest du 
Groenland donne également une augmentation d'environ deux ordres de grandeur 
pour la même période; ces prises sont passées de moins de 2 000 par année avant 
1970 à plus de 4 000 en 1984. Kapel (1985), dans son analyse des tendances dans 
les prises, souligne les problèmes que pose l'évaluation des tendances de l'effort de 
chasse et, par le fait même, le danger qu'il y a à utiliser les prises annuelles comme 
indice des tendances de l'abondance des phoques. Toutefois, son analyse ne révèle 
aucun changement qui laisse croire à une augmentation de deux ordres de 
grandeur, ou supérieure, de l'effort de chasse. La tendance dans différentes régions 
(Kapel, 1985, figure 3) indique qu'il y a eu des augmentations dans toutes les 
régions, mais que ces augmentations ont été proportionnellement plus fortes dans le 
nord et sont peut-être survenues plus tôt dans le sud que dans le nord. Cela nous 
porterait à croire que des changements dans la répartition pourraient avoir joué un 
rôle. Néanmoins, les données vont davantage dans le sens d'une augmentation du 
nombre d'animaux plutôt que dans celui de l'absence de changement ou d'une 
diminution. 

La comparaison des prises et des valeurs probables de production 
équilibrée, qui devrait tenir compte de la proportion des animaux d'âge et de taille 
différents dans les prises, est difficile à faire à cause de l'absence de données sur la 
composition des prises par âge et par sexe. Bien qu'il ne semble pas que les mâles 
soient beaucoup plus nombreux dans les prises, comme cela est parfois le cas pour 
les otaries à fourrure ou les cachalots, le déséquilibre dans le rapport mâles- 
femelles observé au cours des années 1970, et qui a résulté de la forte exploitation 
des femelles adultes au cours des années précédentes a peut-être rendu possible 
d'importantes prises de mâles adultes sur une période de quelques années sans 
influencer les stocks de façon significative. 

Entre 1978 et 1982, des prises moyennes atteignant presque 10 000 petits 
et 2 600 adultes ont été réalisées par les chasseurs de phoque canadiens et 
norvégiens, et 3 800 phoques de tous âges ont été capturés au Groenland. En 
supposant, pour faire un calcul grossier, qu'un phoque adulte équivaut à deux petits 
phoques (ce qui pourrait être une surévaluation lorsque beaucoup moins de la 
moitié des prises de phoques adultes consiste en femelles) et qu'un phoque capturé 
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au Groenland équivaut à 1,5 petit phoque, la moyenne totale annuelle était 
équivalente à environ 20 900 petites, soit environ 30 % de l'estimation centrale de 
1984 des' naissances totales dans la région du Front. Ce taux de récolte est 
soutenable en présence de certaines combinaisons de paramètres démographiques, 
mais en aucun cas en présence de toutes les combinaisons. En effet, il est possible, 
mais loin d'être certain, que la population se soit accrue compte tenu de la 
configuration d'exploitation qui existait dans les années qui ont immédiatement 
précédé l'effondrement du marché des peaux en 1983. Des calculs semblables 
peuvent être faits pour les périodes antérieures. Par exemple, pendant la période 
1960-1964, les prises, en chiffres ronds, se sont élevées à 3 000 petits et à 2 000 
adultes à Terre-Neuve, et à 1 000 phoques au Groenland, ce qui équivaut, selon 
l'hypothèse faite ici, à 8 500 petits, soit d'environ 35 % à 40 % des naissances 
estimées. Sauf, exception notoire, en 1966, où plus de 16 000 petits et 11 000 
animaux plus âgés ont été abattus, il est possible, et même probable, que les prises 
aient été inférieures à la production équilibrée pendant la majeure partie de la 
période de l'après-guerre. 

En somme, trois séries de données semblent indiquer l'existence de 
changements dans l'abondance des animaux : la différence entre les estimations de 
1966-1970 et de 1984, les données sur les prises dans l'ouest du Groenland et les 
estimations de production équilibrée. Les premières données suggèrent fortement 
qu'il y a eu augmentation; les deuxièmes aussi, mais à un moindre degré; les 
troisièmes sont neutres. L'interprétation la plus raisonnable est qu'il y a 
effectivement eu augmentation du nombre d'animaux, bien que cela ne soit pas 
certain. Compte tenu du total peu élevé des prises en 1983-1984, il est presque 
certain que le stock s'accroît à l'heure actuelle. Le taux exact de croissance 
demeure cependant incertain. En I'absence de données sur les effets dépendant de 
la densité, aucune estimation ne peut être faite du niveau que pourrait atteindre la 
population. 

Un fait vient compliquer la situation. Il semble en effet, d'après les 
fluctuations à long terme des prises, que même en I'absence d'exploitation, le 
nombre apparent des phoques à capuchon n'est pas constant, mais qu'il est sujet à 
des variations sur plusieurs décennies. Ces changements peuvent ne refléter que des 
changements dans la répartition des animaux, mais, dans la mesure où ils reflètent 
des changements réels dans la population, les tendances résultant des changements 
naturels pourraient, en tout ou en partie, dépasser les effets des changements dans 
les techniques de chasse. Pour cette raison et pour d'autres, il est difficile de faire 
une comparaison quantitative entre la population actuelle et celle qui existerait en 
I'absence de toute exploitation, ou qui correspondrait à un niveau cible quelconque 
comme le maximum de production équilibrée (MSY).  

Les effets de la gestion 

La chasse commerciale au phoque à capuchon n'est en grande partie qu'un 
épiphénomène de la chasse, beaucoup plus intensive, au phoque du Groenland, tout 
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comme c'est le cas pour la gestion de ces animaux. La répartition et les configura- 
tions de migration du phoque à capuchon sont semblables à celles du phoque du 
Groenland. Au début, pour gérer les deux espèces, il a fallu attendre la mise en 
place des mécanismes internationaux nécessaires. Lorsque les premiers quotas ont 
été fixés pour le phoque du Groenland en janvier 197 i , on a jugé qu'il n'y avait pas 
suffisamment d'information pour établir de façon scientifique un quota pour les 
phoques à capuchon. Le premier quota a été fixé à 15 000 animaux pour la saison 
de 1974, d'après la recommandation de l'Assemblée de 1973 des conseillers 
scientifiques de la Commission internationale des pêcheries de l'Atlantique et du 
Nord-Ouest (CIPANO). 

Au cours des quelques années qui ont suivi, l'attention des scientifiques a 
porté principalement sur le phoque du Groenland et, malgré les préoccupations 
exprimées au sujet du phoque à capuchon et la demande d'une réduction du quota à . 

10 000 animaux faite au cours d'une réunion de l'industrie canadienne de la chasse 
au phoque le 5 décembre 1975, ce quota est demeuré à 15 000. Sauf en 1975 et en 
1979, années où les prises ont totalisé 15 61 1 et 15 125 phoques à capuchon, les 
prises réelles (en ne comptant pas les prises effectuées au Groenland qui ne sont pas 
soumises au règlement) ont été bien inférieures au quota, atteignant en moyenne un 
peu moins de 12 000 animaux entre 1974 et 1982. En 1983 et plus tard, les prises 
ont chuté à près de O. Cette situation diffère de celle du phoque du Groenland, dont 
les quotas de prise par les navires norvégiens et les gros navires canadiens se 
situaient habituellement près du quota. Il semble que les règlements aient eu peu 
d'effets sur les prises, bien qu'ils aient pu décourager tout développement plus 
poussé de la chasse au phoque à capuchon. 

Conclusions 

Par suite des recensements aériens effectués en 1984, un bon nombre 
d'informations supplémentaires ont été recueillies sur les phoques à capuchon et 
sont venues atténuer la plupart des craintes exprimées récemment. II est possible 
que le stock ait commencé à augmenter même avant la baisse des prises en 1983, 
mais la valeur donnée à la production équilibrée est tout à fait aléatoire. Il est loin 
d'être certain que des TPA de 15 000 ou de 12 000 phoques aient été équilibrées, 
même si la plupart des animaux étaient capturés encore petits. Il serait sensé, si la 
chasse reprenait, de s'assurer que le stock ne diminue pas, en fixant des quotas 
moins généreux, du moins jusqu'à ce que l'on recueille davantage d'information à 
ce sujet. Une plus grande attention devra également être accordée à l'âge des 
phoques qui composent le TPA. II serait également fortement souhaitable de faire 
d'autres recensements aériens dans les aires de reproduction. 

Le phoque gris 

Historique 

Le phoque gris est un animal qui vit dans les eaux tempérées. On le trouve 
des deux côtés de l'Atlantique, bien qu'il vive en plus grand nombre - environ les 
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deux tiers de la population totale - au large des côtes du Royaume-Uni. Le 
phoque gris est un phoque de taille moyenne, mais le mâle est en général plus gros 
que la femelle, son poids moyen étant d'environ 230 kilogrammes comparativement 
à 150 kilogrammes pour la femelle. 

Le phoque gris se reproduit dans des colonies souvent très petites. Ces 
colonies sont établies surtout sur des îles et habituellement dans des zones 
rocheuses, bien que l'on en trouve aussi dans les secteurs sableux de l'île de Sable et 
à Scroby Sands au Royaume-Uni. L'espèce se reproduit également sur la banquise 
du détroit de Northumberland et dans le golfe du Saint-Laurent. Les jeunes 
phoques naissent en janvier ou février sur la côte ouest de l'Atlantique et un peu 
plus tôt (de septembre à janvier) sur la côte est de l'Atlantique. Une fois passée la 
saison de reproduction, les colonies se dispersent, mais sans qu'il ne semble y avoir 
de direction dans leur migration (Mansfield, 1967a). 

Bien que l'on trouve les phoques gris des deux côtés de l'Atlantique, ils ne 
semblent pas changer de colonie d'un côté à l'autre de l'océan. Du côté ouest, les 
phoques se reproduisent dans la colonie de I'île de Sable, aujourd'hui importante, 
ainsi que dans les Îles de la Madeleine et en d'autres endroits du golfe du Saint- 
Laurent et des côtes atlantiques des Maritimes. On trouve également une colonie 
de reproduction sur I'île de Nantucket (Mansfield, 1967a). En été, on retrouve des 
phoques gris aussi loin que dans le secteur nord du Labrador. 11 semble (CSCPCA, 
1984) y avoir une population unique dans le nord-ouest de l'Atlantique qui se mêle 
beaucoup à celles du Golfe et de l'Atlantique. Le repérage des phoques gris 
étiquetés sur I'île de Sable fait ressortir la grande dispersion de l'espèce sur presque 
tout son habitat connu, mais cela ne contredit pas pour autant l'hypothèse d'une 
séparation marquée des groupes de reproducteurs (CSCPCA, 1983). Le rapport 
animaux étiquetés (la plupart sur l'île de Sable) et des animaux non étiquetés (la 
plupart dans le golfe du Saint-Laurent) témoigne en effet d'une séparation très 
marquée entre les petits, et d'une séparation modérée entre les animaux plus âgés 
qui habitent les eaux du Golfe et ceux qui habitent les eaux extérieures au Golfe 
(Zwanenburg, 1984). 

Les phoques gris peuvent vivre jusqu'à 40 ans. Ils se nourrissent 
principalement de poisson, notamment de harengs, de poissons plats, de morues et 
d'autres espèces commerciales (Mansfield et Beck, 1977). Certains prétendent 
qu'ils consomment également des quantités appréciables de saumons (Rae, 1968), 
mais ces informations pourraient être biaisées étant donné qu'elles portent surtout 
sur les phoques abattus près des filets de pêche au saumon. En fait, des études 
récentes effectuées au Royaume-Uni et basées sur l'examen des selles laissent 
croire que leur menu se compose surtout d'anguilles de sable et de petits poissons. 

Les phoques gris n'ont qu'une faible valeur économique et n'ont pas fait 
récemment l'objet d'une exploitation commerciale (Mansfield, 1967a). Des 
documents historiques indiquent qu'ils ont probablement été beaucoup chassés aux 
XVIIc et XVIIP siècles, à la fois sur I'île de Sable et dans le Golfe (Chantraine, 
1980); leur population a été réduite à un niveau extrêmement bas mais commence à 
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Figure 21.1 
Rhpartitiom des phoques gris, Atlanltlqae Ouest 

Smrre : King ( 1  983). 

prksent à remonter. Toutefois, depuis 1957, ils figurent dans le programme 
d'abattage sklectif du gouvernement et, depuis 1976, ils sont abattus par las 
pêcheurs dans 1% cadre d'on programme de chasse prime (Mansfield et Beck, 
1977). En tenant compte de ces abattages et des abattages pauz fins de recherche 
effectués certaines annkes, le nombre dknnimaux abattus par les humains et 
officiellement enregistrés a augmenté progressivement, passant de 200 en 1967 ei 
plus de 3 000 en 3983. Le nombre d'animaux abattus a cependant diminni6 aprZs 
1983, avec l'abolition du programme d'abattage sklectif. En 1984 et 1985, les 
abattages pour fins de recherche et dans le cadre de programmes de chasse ii prime 
(combinés) ont totalise respectivement 580 et 446 animaux (Hoek, 1985; Beck, 
1985). Malgré ces pertes, la population de phoques gris semble avair augmente an 
cours des derniérea années. 
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Situation actuelle 

Le nombre de petits phoques gris qui naissent sur I'île de Sable, où les 
conditions sont particulièrement favorables au dénombrement direct, fait l'objet 
d'estimations annuelles (à part deux exceptions) depuis 1962 (Mansfield et Beck, 
1977; Canada, MPO, 1985, Annexe LVII). Le nombre de petits a également été 
estimé à partir d'expériences d'étiquetage menées sur I'île de Sable et dans le golfe 
du Saint-Laurent. 

Les dénombrements effectués sur I'île de Sable révèlent une augmentation 
constante du nombre de phoques gris; ceux-ci sont passés d'environ 350 en 1962 à 
près de 6 000 en 1984 (Mansfield et Beck, 1977; Zwanenburg et al., 1985). Une 
courbe log-linéaire grossière indique que cette augmentation s'est faite à un rythme 
exponentiel, passablement constant, de 13 % par an, sans aucun signe de 
ralentissement. La différence entre ce rythme et le rythme de 12 % mentionné dans 
certains documents du C ~ C P C A  n'est pas significative. 

Entre 1977 et 1983, presque tous les petits phoques gris nés à I'île de Sable 
ont été étiquetés (en tout près de 22 000 animaux); en outre, quelque 1 300 petits 
ont été étiquetés dans le Golfe jusqu'en 1983, et 1 441 autres l'ont été en 1984. Le 
nombre de naissances a été estimé en établissant le rapport entre les animaux 
étiquetés et les animaux non étiquetés dans les prises subséquentes, particulière- 
ment les prises faites par les chasseurs. Des corrections ont été apportées pour les 
pertes d'étiquettes; on a également tenu compte de la possibilité d'une mortalité 
provoquée par les étiquettes (probablement faible). Les estimations établies d'après 
les étiquetages antérieurs à 1984 (Zwanenburg, 1984, tableau 7) se lisent comme 
suit : 

Année d'étiquetage Estimation des naissances Limites de confiance 

Cette méthode est toutefois fonction de l'égalité du mélange entre les 
animaux étiquetés et non étiquetés. Les figures 2 et 3 du document de Zwanenburg 
(1984) montrent que ce mélange égal n'existe pas. Bien que les animaux d'un an et 
plus soient mieux mêlés entre eux que les petits, il reste quand même une différence 
importante dans le rapport des animaux étiquetés et non étiquetés capturés à 
l'intérieur du Golfe (environ 0,20) et ceux capturés sur la côte est de la Nouvelle- 
Écosse (environ 1,O). Comme les observations portent sur presque toute la 
répartition des phoques gris, une limite supérieure des naissances totales peut être 
calculée en utilisant seulement le nombre d'animaux qui revient de l'intérieur du 
golfe du Saint-Laurent. II est par contre difficile d'établir la limite inférieure. En 
l'absence de toute information plus détaillée sur le retour des animaux étiquetés, 
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notamment le retour des animaux n'appartenant pas à la colonie de l'île de Sable, il 
est difficile de quantifier ces limites. D'après une inspection sommaire des données, 
il semble que la limite supérieure puisse n'être que légèrement supérieure aux 
estimations données ci-dessus (c'est-à-dire environ 15 000) et que la limite 
inférieure (basée sur les données d'étiquetage) puisse n'être que légèrement 
supérieure aux naissances qui ont eu lieu sur l'île de Sable. Ces estimations seraient 
cohérentes avec les résultats des étiquetages si la plupart des phoques de I'île de 
Sable demeuraient au large ou le long des côtes de Terre-Neuve, et si seulement 
quelques centaines d'animaux pénétraient dans le Golfe pour se mélanger aux 
quelques centaines de phoques nés sur place. 

Zwanenburg et al. (1985) ont fait une autre estimation des naissances dans 
le Golfe à partir du rapport des animaux observés sur I'île de Sable ou abattus dans 
le cadre des programmes de primes, et qui avaient été étiquetés dans le Golfe ou ne 
portaient aucune étiquette. Le mélange uniforme des animaux étiquetés et non 
étiquetés est plus probable dans cette série de données; en fait, quatre échantillons 
indépendants ont permis d'obtenir des rapports moyens d'environ 1:4, ce qui n'est 
pas significativement différent et équivaut à 6 336 k 2 106 naissances en 1984 dans 
le Golfe. 

D'autres estimations des naissances dans des régions autres que l'île de 
Sable sont basées sur des relevés aériens et sur les résultats des programmes 
d'abattage sélectif et d'étiquetage. Bien que les conditions qui règnent dans ces 
régions favorisent moins les dénombrements directs que celles qui règnent sur l'île 
de Sable, des recensements aériens ont été faits tant pendant la saison de 
reproduction qu'en d'autres périodes. Le dénombrement effectué en janvier 1984 a 
estimé à 2 650 le nombre de petits dans le détroit de Northumberland (Clay et 
Neilsen, 1984), qui semble être la principale aire de reproduction dans le golfe du 
Saint-Laurent. Les limites inférieures du nombre total de naissances dans le Golfe 
.sont basées sur le nombre d'animaux abattus dans les programmes d'abattage 
sélectif ou sur le nombre d'animaux étiquetés. En 1982, 654 petits ont été étiquetés 
et 1 663 ont été abattus; en 1983, au moins 1 610 petits ont été abattus ou 
étiquetés, et en 1984, 1 441 ont été étiquetés; ce dernier chiffre représente le 
nombre maximal de petits qui a pu être observé. Néanmoins, le nombre d'animaux 
non étiquetés est appréciable. Dans un échantillon de 48 petits prélevé plus tard en 
1984, 35 animaux n'étaient pas étiquetés. Sergeant et al. (1984) ont estimé les 
naissances à 6 004 animaux (1984) et 3 912 (1982) en se basant sur le retour de ces 
phoques O+ étiquetés ailleurs que sur l'île de Sable. Toutefois le nombre d'animaux 
revenus est trop faible et les problèmes que pose le mélange incomplet trop 
important pour conclure de ces données autre chose que le fait que le nombre de 
naissances ayant lieu ailleurs que sur I'île de Sable est probablement beaucoup plus 
élevé que le nombre d'animaux étiquetés ou abattus dans le cadre des programmes 
d'abattage sélectif. Sergeant et al. (1984) formulent des hypothèses sur l'endroit où 
les petits a manquants o auraient pu naître, mais en l'absence de données plus 
concrètes sur le nombre probable de petits qui ne sont pas pris en considération, cet 
exercice ne vaut pas la peine d'être poursuivi très loin. 
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On peut estimer la population totale de phoques gris en extrapolant les 
naissances estimées à l'aide des chiffres du taux de mortalité et d'autres taux 
pertinents. II serait difficile, en se basant sur les informations actuelles, d'améliorer 
l'estimation faite par Zwanenburg en 1984, estimation basée sur l'analyse de la 
matrice de Leslie, et dont l'auteur lui-même souligne les faiblesses. Zwanenburg 
estime que, compte tenu d'une composition par âge stable, les animaux d'âge O 
devraient constituer 17,8 % ou 17 % du total, selon que la population augmente à 
un rythme de 7 % ou demeure constante, c'est-à-dire que la population totale 
correspond grossièrement à six fois le nombre de naissances. 

Sachant qu'en 1984 près de 6 000 petits phoques sont nés sur I'île de Sable 
et que 1 440 petits ont été étiquetés dans le Golfe, la production minimale de 1984, 
en supposant qu'il y ait eu quelques autres naissances, s'élève à environ 8 000 
animaux. Il est difficile d'établir une limite supérieure raisonnable, mais en tenant 
compte de la localisation des petits u manquants n, i l  semblerait que le nombre de 
petits non détectés n'était pas très élevé et équivalait probablement au plus à celui 
des petits nés sur I'île de Sable : disons une limite supérieure de 12 000 animaux à 
la fois pour I'île de Sable et le Golfe. Ces nombres correspondent (en arrondissant 
les limites inférieures et supérieures) à une population totale de 40 000 à 75 000 
phoques gris. Ces chiffres, notamment ceux de la limite inférieure, sont inférieurs à 
la plupart des chiffres mentionnés dans les documents, mais ces derniers reposent 
trop souvent sur des estimations douteuses basées sur l'étiquetage des animaux de 
l'île de Sable. Les résultats les plus récents des expériences d'étiquetage des petits 
phoques dans le Golfe (Zwanenburg et al., 1985) donnent un total d'environ 12 000 
naissances. 

La plupart des documents qui portent sur la population de phoques gris 
tiennent pour acquis que cette population augmente. Pourtant, les preuves 
quantitatives d'une augmentation des naissances n'existent que pour I'île de Sable. 
Le CSCPCA (1984) fait remarquer que le taux de croissance dans le Golfe n'est pas 
bien connu, mais il semble plus juste de dire que, pour le moment, on ne sait même 
pas si le nombre de naissances augmente dans le Golfe. De nombreux pêcheurs et 
autres personnes soutiennent qu'il y a davantage de phoques gris le long de la 
majeure partie de la côte est canadienne aujourd'hui qu'il y a 10 ou 20 ans, mais 
cette impression pourrait être due à l'augmentation du nombre de phoques gris qui 
se reproduisent sur l'île de Sable. 

Perspectives 

Le taux de croissance actuel, qu'il soit de 13 % par année ou moins, ne peut 
persister. Même avec un taux de croissance de 7 % par an, la population doublerait 
chaque décennie et finirait par déculper, pour passer à quelques dizaines de millions 
dans un siècle environ. La question est donc la suivante : Quand cette croissance 
cessera-t-elle (ou se renversera-t-elle), et à quel niveau de population? En d'autres 
mots, quels facteurs sont à l'origine de l'augmentation actuelle, et quand, et à quel 
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niveau de population, ces facteurs cesseront-ils d'entrer en jeu, ou quand y aura-t-il 
d'autres facteurs pour contrebalancer ceux-ci? 

Du côté est de l'Atlantique, la population de phoques gris qui habitent les 
eaux côtières du Royaume-Uni augmente également à raison d'environ 6 à 7 % par 
an. Cette augmentation a été interprétée comme le retour à son niveau antérieur 
d'une population qui pendant longtemps a été réduite à cause de la chasse 
traditionnelle de subsistance dans de nombreuses aires de reproduction (Bonner, 
1982). Les répercussions qu'ont eues dans le passé les activités humaines sur les 
stocks de phoques gris dans l'ouest de l'Atlantique sont très mal connues. Au XXe 
siècle, le nombre d'animaux dont l'abattage a été officiellement enregistré dans le 
cadre de programmes d'abattage sélectif ou de programmes de chasse à primes 
n'est devenu important qu'à peu près à la même époque où l'on a noté une 
augmentation du nombre de phoques sur l'île de Sable; il s'est agi en fait d'une 
réponse à cette augmentation. Avant ces abattages sélectifs, peu d'abattages de 
phoques gris ont été rapportés; en réalité, très peu de phoques ont été observés. 
Allen (1880), revenant sur ce qui, même à son époque, était de l'histoire ancienne, 
cite cependant des lettres écrites par Charlevoix à la duchesse de Lesdigureves en 
1721 et traduites par Dodsley en 1761. Charlevoix y décrit ce qui semble être 
l'abattage de phoques gris dans le golfe du Saint-Laurent. Chantraine signale qu'ils 
étaient intensivement exploités aux XVII" et XVIII" siècles. Il se pourrait donc que 
le nombre peu élevé de phoques gris relevé au XIX' siècle et au début du XX' soit 
dû à une surexploitation antérieure. 

Le seul ouvrage publié qui explique l'augmentation du nombre de phoques 
gris semble être celui de Brodie et Beck (1983). Ils attribuent cette augmentation à 
une diminution du nombre de gros requins dans le nord-ouest de l'Atlantique. Bien 
qu'il n'y ait aucune bonne information directe valable sur le nombre de gros requins 
dans cette région, il a probablement diminué par suite du développement d'une 
pêcherie de requins dirigée par des pêcheurs norvégiens dans les années 1950 et, 
plus récemment, par suite de l'augmentation de la pêche à la palangre, à l'espadon 
et au thon, méthode qui entraîne la capture accidentelle de nombreux requins. On 
sait que les requins sont d'importants prédateurs de phoques gris au large de l'île de 
Sable (Brodie et Beck, 1983)' bien que cela ne soit probablement pas le cas ailleurs. 
L'argument qui veut que l'augmentation du nombre de phoques découle de la 
diminution du nombre de requins est donc convaincant, mais non pas concluant. 
Même si l'île de Sable est située au milieu du territoire de pêche au requin (comme 
le montre la figure 1 de Brodie et Beck), les autres aires de reproduction des 
phoques gris s'en trouvent fort éloignées. 

Toutefois, les phoques abattus dans le cadre des programmes d'abattage 
sélectif et de chasse à primes l'ont été exclusivement dans le golfe du Saint-Laurent 
et le long de la côte des Maritimes (45 % au Québec et 55 % dans les Maritimes). 
Par conséquent, ces programmes devraient avoir moins influé sur la reproduction 
des phoques de l'île de Sable que sur celle des phoques des autres aires de 
reproduction. Les perspectives démographiques des requins sont difficiles à 
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projeter; l'hypothèse la plus plausible serait que, tant que se poursuit la pêche à 
l'espadon, les populations de requins demeureront relativement faibles. 

Un autre facteur qui influera sûrement sur les tendances de la population 
de phoques est le nombre d'animaux abattus dans le cadre des programmes 
d'abattage sélectif ou de chasse à primes. Deux points devraient être soulevés ici. 
D'abord, et cela est évident, l'abattage de 1 000 phoques, par exemple, réduira, à 
court terme, la population de 1 000 animaux. Ensuite, tant que les facteurs qui sont 
à l'origine de l'augmentation actuelle de la population seront présents, cette 
réduction restera strictement temporaire. En effet, les abattages considérables 
effectués au cours des dix-huit dernières années n'ont pas interrompu l'augmenta- 
tion continue du nombre de phoques. En 1985, le nombre de phoques était 
probablement inférieur à ce qu'il aurait été autrement, mais, à moins que l'abattage 
sélectif ne se poursuive, la différence que cela fera en 1990 ou en 1995 sera minime. 
Par conséquent, les abattages sélectifs mis en oeuvre dans le passé n'ont que peu 
d'influence sur la taille future de la population. Les répercussions de tout 
programme d'abattage sélectif ou de chasse à prime à venir seront analysées quand 
nous aurons étudié ce qui pourrait advenir si aucun phoque n'était abattu par 
l'homme. 

Le facteur critique est le point auquel les effets liés à la densité entrent en 
jeu pour contrecarrer les forces qui font augmenter aujourd'hui la population de 
phoques. Sur les îles Farne dans la mer du Nord, on sait que la mortalité des petits 
augmente lorsque la densité va au-delà de 20 à 100 petits par 100 mètres de plage 
accessible (Bonner et Hickling, 1971), mais on ne sait pas si c'est là le seul effet lié 
à la densité, ni si cet effet s'applique à d'autres colonies de phoques gris. II est 
possible qu'un encombrement de ce type puisse avoir des répercussions directes 
dans le sud du golfe du Saint-Laurent, notamment les années où il y a peu de glace, 
mais pas dans l'île de Sable. II semble n'y avoir aucune information directe sur les 
stocks de phoques gris des eaux canadiennes. Tout ce que l'on peut dire avec 
certitude est donc qu'en l'absence d'abattages sélectifs, l'augmentation actuelle se 
poursuivra, probablement à un rythme légèrement supérieur, du moins ailleurs qu'à 
l'île de Sable, mais qu'elle ne continuera certainement pas pour toujours. S'il est 
vrai, comme on le croit généralement, que la courbe de production équilibrée 
atteint un maximum (MSY) à un niveau élevé du stock inexploité, on peut 
s'attendre que les facteurs liés à la densité commencent à entrer en jeu plutôt 
soudainement. Ces facteurs peuvent donc être difficiles à détecter avant que la 
population ait presque atteint son niveau limitatif. 

Programmes d'abattage sélectif 

Le principe sur lequel repose tout programme d'abattage sélectif ou de 
chasse à primes est le même que celui qui sous-tend les programmes de gestion pour 
la production équilibrée d'une ressource précieuse. Si le nombre convenable 
d'animaux (ajusté, au besoin, selon l'âge et le sexe des animaux abattus) est abattu 
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chaque année, la population sera maintenue à son niveau courant. Si un nombre 
supérieur ou inférieur est abattu, la population baissera ou augmentera pour 
finalement s'éteindre ou atteindre les limites de la capacité de peuplement du 
milieu. Si la population actuelle ne se situe pas au niveau désiré (au MSY, par 
exemple), le nombre d'animaux abattus doit être ajusté pour une courte période. 

Ainsi, si l'on envisage de mettre sur pied un programme de chasse à primes 
ou d'abattage sélectif parce que la population de phoques est trop importante, ce 
programme doit être planifié de façon continuelle conformément aux calculs 
standard de la production équilibrée. 11 faudra, en outre, procéder à un plus grand 
nombre d'abattages pendant une certaine période si la population se situe au-dessus 
du niveau cible. A l'heure actuelle, ce niveau cible n'est pas défini. Des programmes 
d'abattage sélectif sont mis sur pied parce que les phoques endommagent les engins 
de pêche, consomment les poissons commerciaux et transmettent des parasites. 
Pour chacun de ces cas cependant, le nombre optimal de phoques qui permet 
d'équilibrer l'impact qu'ont les animaux sur les pêches et les coûts du programme 
de contrôle peut différer. Ces niveaux sont encore inconnus. 

Jusqu'à maintenant, aucun calcul de ce genre ne semble avoir été fait. 
Certaines propositions, telles que celles exposées dans le rapport d'octobre 1983 du 
groupe de travail sur les parasites transportés par 'les phoques (Canada, MPO, 
1983), ne contiennent aucune estimation de la production équilibrée et semblent 
sous-entendre, du moins par endroit, que l'abattage sélectif ne serait qu'un exercice 
à court terme. Il n'y a aucune information qui permette de faire une bonne 
estimation de la production équilibrée (c'est-à-dire, le niveau d'abattage sélectif 
nécessaire pour prévenir toute future augmentation du nombre de phoques gris), 
mais, pour une population d'environ 60 000 animaux qui croît à un rythme de 
quelque 10 % par an, la production équilibrée (abattage sélectif) serait d'environ 
6 000 animaux. Le nombre réel d'animaux à abattre serait supérieur si l'abattage 
portait principalement sur les petits. 

Résumé et conclusions 

La population de phoques gris de la côte est du Canada pourrait compter 
entre 40 000 et 75 000 animaux, la limite supérieure étant la plus probable. Le 
groupe d'animaux qui se reproduit sur l'île de Sable s'accroît rapidement, à un 
rythme d'environ 13 % par an. On ignore ce qui arrive dans les autres groupes de 
reproducteurs, bien que la population dans son ensemble augmente presque 
certainement. Les causes de cette augmentation sont incertaines, mais elles 
pourraient comprendre, entre autres, la réduction de la prédation par les gros 
requins. Il n'y a aucun rapport certain entre le chiffre actuel de la population et la 
capacité de peuplement de l'environnement ou certains des niveaux cibles standard 
tels que le MSY, mais la population est bien supérieure au niveau auquel sa 
perpétuité serait menacée, et elle pourrait se situer au-dessus du niveau acceptable 
par l'industrie de la pêche. 
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Le phoque commun 

Historique 

Les phoques communs sont largement répartis, sans aucune concentration 
marquée, sur la majeure partie de la côte ouest de l'Atlantique, dans le Maine, les 
Maritimes, le Québec et Terre-Neuve, et aussi loin au nord que dans l'île 
d'Ellesmere et la baie d'Hudson. Leur habitat s'étend également aux eaux douces, 
davantage que celui de la plupart des autres phoques; des phoques communs ont été 
observés jusqu'à Montréal dans le Saint-Laurent (Bonner, 1979; Mansfield, 
1967a). Les caractéristiques biologiques et la dynamique démographique du 
phoque commun ont été étudiées par Boulva et McLaren (1979). Ces animaux ne 
semblent pas se déplacer sur de longues distances et les données sur le nombre de 
dents post-canines (Boulva et McLaren, 1979, tableau 2) laissent croire qu'il y a 
des différences passablement marquées entre les groupes. Les phoques communs se 
nourrissent près des rives et dans les eaux peu profondes, où ils semblent prendre 
toute une variété de poissons, de céphalopodes et de crustacés, leur régime variant 
selon les espèces disponibles. 

Les petits groupes disséminés, typiques du phoque commun, n'ont pas fait 
l'objet d'une chasse commerciale intensive, bien que, dans le nord du Canada, 
l'espèce soit soumise à la chasse de subsistance. Entre 1927 et 1976, le phoque 
commun a été chassé dans le cadre d'un programme gouvernemental de chasse à 
primes. A partir de 1949, il fallait rapporter la mâchoire inférieure de l'animal pour 
obtenir la prime; cette exigence a permis d'éliminer les fausses réclamations basées 
sur la présentation de preuves prélevées sur des phoques gris ou d'autres preuves. 
Le nombre de primes réclamées a diminué à un rythme exponentiel à peu près 
constant de 8 à 9 % par an; 1 000 petits et entre 300 et 400 animaux plus âgés ont 
ainsi été abattus en 1950, et seulement 200 petits et 50 animaux plus âgés en 1967 
(Boulva et McLaren, 1979). Au cours de cette dernière année, la prime a été 
augmentée, ce qui a fait reprendre l'abattage jusqu'en 1976, moment où les primes 
ont été abolies. Le nombre de petits abattus correspond grossièrement au nombre 
de primes réclamées ou lui est supérieur, étant donné que la plupart des petits 
abattus sont récupérés; certaines primes ont pu être réclamées pour des petits morts 
naturellement. Toutefois, selon les données fournies par Boulva (1973), seulement 
65 % environ des phoques âgés abattus sont récupérés; il faudrait donc augmenter 
de 50 % le nombre d'animaux abattus par rapport aux primes réclamées pour avoir 
une image fidèle de la situation actuelle (Boulva et McLaren, 1979). 

Dénombrement de la population 

Les phoques communs sont difficiles à dénombrer parce qu'ils sont souvent 
disséminés dans les petites baies ou les petites îles. La tentative de recensement la 
mieux réussie a été faite par Boulva (compte rendu dans Boulva et McLaren, 
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Figure 21.8 
Rkprtition des phoques communs, Atlantique Nord-Ouest 

Source : King (1983). 

1979). A partir de questionnaires, d'entrevues et d'une analyse de la répartition des 
abattages effectués dans le cadre de la chasse ai primes, Boullva a évalué la 
papulation totale de l'Est du Canada en 1973 (à l'exclusion des secteurs partant du 
Labrador vers le nord) à 12 700 animaux, dont quelque 5 500 se trouvaient dans les 
Maritimes, alllmrs qu'à l'île de Sable. Ce dernier chiffre est comparable au chiffre 
estimatif dit: 10 000 à 15 000 animaux établi pour la méme région dans les annees 
1940, bien que cette évaluaition sait basée sur des relevks mains exhaustifs effectués 
par Fisher (1 949). 

Cette baisse observée pendant la période d'après-guerre concorde avec la 
baisse du nombre de primes réclamées. Boulra et McLaren (1979, figure 15) 
montrent qu'entre 1959 et 1970, les primes r&clam6es pour les petits phoques et les 
phoques plus âgés ont affiché respectivement une baisse annuelle de quelque 8,2 76 
et 5,4 5%. Les auteurs croient que ces chiffres surestiment la baisse seelle du nombre 
de phoques par suite de la perte d'intérzt dans la chasse a primes. Lorsque la prime 
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a été augmentée en 1967, les abattages enregistrés ont augmenté, mais n'ont pas 
atteint le niveau de 1950. La diminution des abattages enregistrés survenue entre 
1950 et 1952, et entre 1968 et 197 1 équivalait à des taux annuels de quelque 6 % 
pour les petits phoques et 3 % pour les animaux plus âgés, ce qui correspond au 
taux de diminution de 4 % de la population établi à partir des recensements des 
années 1940 et du recensement de 1973, que Boulva et McLaren considèrent 
valables. D'après cette diminution et les données du recensement total de 1973, il y 
aurait donc eu quelque 28 000 phoques dans I'est du Canada (à l'exclusion du 
secteur nord) en 1950. Cette année-là, des primes furent données pour environ 400 
adultes et 1 000 petits. En tenant compte des animaux perdus, cela donne un 
abattage total (chasse à primes) de quelque 1 600 animaux par année, soit 6 % de 
la population; ce pourcentage est du même ordre de grandeur que la diminution 
supposée de la population. 

Une analyse plus précise, basée sur les taux de reproduction et de 
mortalité, et qui fait ressortir une différence dans les taux de mortalité entre les 
régions soumises à une chasse intense et les autres, a été faite par Boulva et 
McLaren (1979). Ils en ont conclu que les données concordaient avec une 
diminution de la population de l'ordre de 4 % par année, entièrement attribuable à 
la chasse. Ils considèrent également que l'âge à maturité pourrait avoir réagi à des 
facteurs relevant de la densité. Il n'y a aucune preuve directe de ce phénomène dans 
l'est du Canada, mais i l  existe une différence d'environ un an entre les populations 
sujettes à une chasse intensive en Colombie-Britannique et les populations moins 
chassées de I'est du Canada. Selon l'hypothèse d'une dépendance vis-à-vis de la 
densité, Boulva et McLaren établissent une production équilibrée à 1,s %, soit un 
taux de croissance de 1,5 % par année en l'absence de chasse. 

Depuis l'abolition des primes en 1976, nous possédons peu de données 
quantitatives sur les populations de phoques communs. Selon un mémoire du MPO, 

(Canada, 1985) la population de l'île de Sable augmente et les pêcheurs se 
plaignent de plus en plus que les phoques endommagent et déplacent leurs filets. 
Les dommages pourraient être causés par les phoques devenus de plus en plus 
audacieux en l'absence de chasse. Des cas de ce genre ont été relevés aux États- 
Unis, à la suite de l'adoption du Marine Mammal Protection Act de 1972. Étant 
donné que la population actuelle de phoques communs est inférieure à celle de 1950 
et, donc, probablement inférieure à la capacité de peuplement de l'endroit, elle 
devrait augmenter. Toutefois, selon les données recueillies entre 1950 et 1976, ce 
taux de croissance ne devrait pas être élevé : pas plus d'un tout petit pourcentage 
par année. Si la population a décru entre 1973 et 1976, au moment où les primes 
ont été abolies, et a augmenté lentement par la suite, la population de 1985 devrait 
être à peu près équivalente à celle de 1973, soit environ 13 000 animaux. Toutes les 
informations données jusqu'à présent dans ce paragraphe portent sur la région au 
sud du Labrador. On possède très peu de données quantitatives pour les régions 
plus au nord. Templeman et al. (1957) indiquent que la plus grande concentration 
de phoques communs dans tout le secteur Labrador-Terre-Neuve se trouve dans le 
centre sud du Labrador, autour de Hamilton Inlet. 
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Selon Davis et al., (1980), la population de phoques communs, plus au 
nord, est davantage clairsemée et répartie localement. Mansfield (1967b) note que, 
à cause de cette répartition localisée, la population pourrait, par endroit, être 
soumise aux pressions de la chasse; elle semble avoir disparu de certains endroits 
dans la baie d'Ungava et dans le sud de l'île de Baffin. Les prises enregistrées de 
phoques communs dans les Territoires du Nord-Ouest ne s'élèvent qu'à quelques 
dizaines d'animaux par année; il se pourrait cependant que le phoque commun soit 
confondu avec le phoque annelé (Smith et Taylor, 1977). 

Perspectives 

En I'absence de chasse, la population de phoques communs des secteurs 
méridionaux devrait augmenter pendant un certain temps. Nous ne possédons pas 
les informations qui nous permettraient d'estimer la taille limitative de la 
population ou dans quelle mesure la taille de cette population pourrait changer par 
suite de changements environnementaux ou d'activités humaines (comme des 
perturbations générales, la pollution ou la réduction des stocks de poissons dont le 
phoque commun se nourrit). Certaines répercussions possibles de ces facteurs sur la 
biologie du phoque sont décrites par Reijnders (1983). En I'absence de données sur 
les gros abattages effectués par les hommes avant la mise en place du programme 
de primes en 1927, il est tentant de penser que la population de 1927 était proche 
de la capacité de peuplement. En extrapolant à partir des données de 1950 et en 
supposant une diminution constante entre 1927 et 1950 - hypothèse qui pourrait 
être modifiée lorsque l'on possédera de meilleures données sur les abattages 
effectués dans le cadre de la chasse à primes avant 1950 - on obtiendrait, pour 
1927 une population d'environ 70 000 animaux. 

Comme ils se tiennent très près de côtes, les phoques communs semblent 
plus vulnérables que les autres aux perturbations causées par les humains ou la 
pollution. Ainsi, la présence de composés organochlorés a été relevée dans les 
phoques de la mer de Wadden dont la population a chuté (Bonner, 1979; Reijnders, 
1978). La capacité de peuplement actuelle des phoques communs de l'est du 
Canada, au sud du Labrador, pourrait bien être inférieure à ce qu'elle était il y a 
cinquante ans. De toute façon, la croissance vers une taille limitative quelconque 
sera lente. L'abattage qui maintiendrait la population à son niveau actuel est en 
conséquence peu élevé. En I'absence de tout abattage, le nombre de phoques 
communs a probablement augmenté depuis 1976. Cela aurait dû accroître la 
production équilibrée, mais le nombre d'animaux abattus dans le cadre des 
programmes de chasse à primes a clairement été supérieur à la production 
équilibrée (facteur de peut-être deux ou plus). En tenant compte d'un facteur de 
deux pour les fins de l'illustration, l'abattage de 150 petits et d'environ 75 animaux 
âgés d'un an et plus maintiendrait la population à peu près à son niveau actuel. 
Tout chiffre choisi comme cible dans un programme de gestion destiné à maintenir 
la population à son niveau actuel, que l'abattage s'inscrive dans un programme 
d'abattage sélectif, de chasse à primes ou dans d'autres activités, ne peut qu'être 
provisoire et devrait être révisé après un contrôle rigoureux de la population. 
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On peut souligner qu'en l'absence de tout abattage, le taux de croissance 
estimatif de quelques pour cent par année est plus lent que celui établi pour les 
phoques communs du Pacifique (voir le chapitre 22) ou pour les stocks plus 
gravement atteints d'autres espèces de phoques. Si ce taux de croissance est correct 
et n'est pas simplement un problème d'estimation, il semblerait que le chiffre actuel 
de la population ne soit pas de beaucoup inférieur à la capacité de peuplement. 

Conclusions 

Le nombre de phoques communs sur la côte de l'Atlantique a été réduit 
par la chasse à primes à un rythme annuel d'environ 4 '7% par an jusqu'en 1976, 
moment où les primes ont été abolies. La population actuelle est d'environ 13 000 
animaux et augmentera probablement très lentement. 

Le phoque annelé 

Historique 

Le phoque annelé est largement réparti dans tout l'Arctique, notamment 
dans l'Arctique canadien du nord de Terre-Neuve à la frontière de l'Alaska, y 
compris dans la baie d'Hudson et la baie James (figure 21.9). Il s'agit probable- 
ment de l'espèce la plus abondante de l'hémisphère et de la deuxième espèce en 
abondance au monde (après le phoque crabier de l'Antarctique); sa population 
totale est évaluée à 6,7 millions d'animaux, bien que ce chiffre doive être interprété 
avec prudence (Stirling et Calvert, 1979). Ce phoque est généralement solitaire; il 
se réunit rarement en groupe. Ses déplacements à grande échelle sont peu connus, 
mais on connaît certains de ses déplacements saisonniers associés aux déplacements 
de la glace dans la mer de Beaufort et au large du Groenland. 

Le phoque annelé est' un animal strictement arctique. Il peut demeurer 
dans l'Arctique à longueur d'année du fait de sa capacité unique d'entretenir des 
trous de respiration dans de la glace atteignant jusqu'à deux mètres d'épaisseur. 
Ces phoques sont toutefois très sensibles aux variations régionales annuelles des 
conditions de la glace, de l'approvisionnement en nourriture et de la prédation. 
Dans la mer de Beaufort, par exemple, la population de phoques a chuté de moitié 
pendant le rude hiver de 1974-1975, au cours duquel la glace a été inhabituelle- 
ment épaisse, ce qui a sans doute fait diminuer l'abondance de plancton. 
L'immigration a rétabli le stock de la mer de Beaufort en 1978 (Stirling et al., 
1982). La dispersion annuelle des jeunes de l'année, souvent sur des distances de 
plusieurs centaines de kilomètres, est nécessaire au maintien de la population 
globale, car elle permet de reconstituer les stocks décimés par les conditions 
naturelles ou par une forte prédation (McLaren, 1958a; Miller et al., 1982). 
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Figure 21.9 
Rgpartition des phoques anneles dan Canada 

Source : Mansfield ( 1  967a). 

Le phoque anneYi a besoin d'me plate-forme stable pour mettre bas. IL 
préfère la glace de la banquise cbtière des baies et des fjords, assez rugueuse pour 
retenir la neige qui lui permet de creuser des nids de naissance (McLaren, 1958a, 
1962; Alliston et McLaren, 1981; Miller et al., 1982). Les phoques anneEs sont 
donc en gCn6ral plus nsmZsreux et mettent bas à des petits plus gros, le long de 
complexes littoraux comme les rives de la baie Baffin. Ils itablissent igalement des 
colonies sur la banquise flottante; bien que les phoques de ces colonies soient plus 
disséminlés et donnent naissance à des petits de taille moindre et qui sont sevrés plus 
tOt, leur habitat est beaucoup glus vaste et leur nombre pourrait depasser celui des 
phoques vivant sur la banquise cbtière (Miller (et al., 1982). Les Inuit ont 
longtemps établi une distinction entre les phoques fréquentant les baies englacées 
du littoral (tuvamiutaag) et les phoques de la banquise flottante, plus petits, 
(pulajuraag) qui migrent sur les côtes en été (McLaren, 1958a; Miller el al., 1982). 
Quel que soit l'habitat cependant, la couverture de glace peut varier d'un facteur de 
deux, d'une anniée à l'autre, et l'absence de neige ou une débâcle hâtive peuvent être 
catastrophiques. 
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Les phoques annelés sont "opportunistes" dans leur alimentation. Ils 
préfèrent le saïda (Boreogadus et, à un moindre degré, Arctogadus), mais profitent 
également de la prolifération estivale de crustacés comme le Parathemisto et 
d'autres proies locales (Finley, 1978; Lowry et al., 1980b; Lowry et Frost, 1981; 
Bradstreet et Finley, 1983). Les saïdas sont des poissons grégaires sujets à des 
déplacements saisonniers et leur nombre et leur répartition varient considérable- 
ment d'une année à l'autre. Les phoques annelés suivent les saïdas dans les eaux 
côtières en été (Finley et Gibb, 1984) et peuvent déserter des côtes d'où les poissons 
ont disparu (Bradstreet et Finley, 1983). En hiver toutefois, lorsqu'ils ne peuvent 
pas s'éloigner de leur trou de respiration, les phoques ne peuvent échapper à la 
variabilité locale des approvisionnements en nourriture (Finley, 1978). Ils entrent 
également en compétition avec les phoques barbus et les phoques du Groenland 
dans la prédation des saïdas et peut-être même de certains crustacés, surtout en été 
(Lowry et al., 1980a; Lowry et Frost, 1981; Smith, 1981; Finley et Evans, 1983). 

Le principal prédateur du phoque annelé est l'ours polaire. Les ours 
ouvrent les nids et chassent les phoques qui se prélassent sur la glace ou nagent au 
bord des floes (Stirling et Archibald, 1977; Stirling et Latour, 1978; Furnell et 
Oolooyuk, 1980; Smith, 1980). Dans l'est ,de l'Arctique, selon les estimations, les 
ours ont besoin dlun phoque tous les cinq jours pour se nourrir (Miller et al., 1982). 
Bien que les ours polaires soient totalement omnivores et puissent se nourrir 
d'oiseaux et de végétaux quand cette nourriture est disponible (Russel, 1971), une 
baisse du nombre de phoques entraîne généralement une baisse du nombre d'ours 
(Stirling et al., 1982). En général, les ours ne mangent que la graisse des phoques, 
riche en calories, et abandonnent la carcasse aux renards d'Arctique et aux 
corbeaux (Stirling, 1974; Smith, 1980). Les renards ouvrent également les nids de 
reproduction des phoques, notamment dans l'ouest de l'Arctique (Smith, 1980). Les 
phoques annelés, les ours polaires et les renards arctiques ont tous une importance 
économique considérable pour les Inuit et doivent être considérés, dans la gestion, 
comme un système unique interrelié (Brackel, 1977). 

Le phoque annelé est l'espèce de phoque la plus importante dans 
l'économie des Inuit. II fournit la viande aux hommes et aux chiens, la peau pour la 
fabrication des vêtements et des bateaux, et la graisse pour les lampes. Certaines 
peaux sont vendues sur le marché. Avant 1962, la quantité de peaux vendues 
équivalait, au maximum, à quelque 20 000 peaux annuellement, ce qui correspon- 
dait à environ la moitié des abattages (ou, probablement, pour être plus exact, à la 
moitié des animaux récupérés). Après 1962, le prix des peaux à augmenté. Selon 
Mansfield (1967a), 70 000 peaux étaient vendues annuellement, ce qui représentait 
la majeure partie de I'abattage. Les statistiques récentes sur les ventes de peaux 
sont présentées au tableau 21.7. Ces données portent sur plusieurs espèces de 
phoques; cependant, comme l'indique le chapitre 13, presque 90 % de ces peaux 
proviendraient de phoques annelés. Ces dernières années, les ventes représentaient 
probablement la majeure partie des phoques récupérés, mais il y a quand même des 
pertes substantielles d'animaux qui coulent avant d'être récupérés. Ces pertes, qui 
peuvent aller jusqu'à 50 % de I'abattage, atteignent leur maximum en été (voir 
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Davis et al., 1980, tableau 12). La chasse de subsistance existe depuis les temps 
immémoriaux, mais sauf les données récentes à ce sujet, dont il sera question plus 
loin, nous possédons peu d'information sur ses tendances à long terme. Les 
Européens ne se sont jamais beaucoup adonnés à la chasse au phoque commerciale. 

Tableau 21.7 
Phoques vendus à la Compagnie de la Baie d'Hudson 1943-1984" 

.. . 

Territoires du Nord-Ouest 

Ouest Centre Est Québec 

Source : Compagnie de la baie d'Hudson. 
a. Presque 90 % de ces peaux proviendraient de phoques annelés. 
b. Chiffre moyen pour la période indiquée. 

Dénombrement de la population 

Les principales méthodes utilisées à l'heure actuelle pour évaluer le 
nombre de phoques annelés sont les dénombrements directs à partir de navires ou 
d'aéronefs. Des dénombrements ont été faits à l'aide de chiens pour déterminer le 
nombre de couples reproducteurs sur de petites superficies, mais il est difficile de 
couvrir un vaste secteur de cette façon. Comme les phoques sont disséminés sur une 
immense superficie, les dénombrements doivent être faits par secteur échantillon, et 
extrapolés à l'ensemble de la région à l'étude en tenant compte, peut-être, des 
conditions de la glace. Une bonne époque pour effectuer des relevés aériens semble 
être la fin juin, quand les phoques se prélassent sur la glace (McLaren, 1978). 
Même en présence des conditions les plus favorables, il reste toujours des phoques 
qui se trouvent sous l'eau ou que l'on n'aperçoit pas. On remarque des différences 
énormes entre les observations; certaines peuvent être expliquées par des facteurs 
comme la position de ïobservateur dans l'avion et la vitesse de l'appareil. Les 
facteurs de correction qui permettent de tenir compte des phoques non observés ou 
non échoués varient de 1,2 à 2,O (Davis et al., 1980). Les recensements les plus 
systématiques sont probablement ceux de Stirling et al. (1975, 1977) pour l'est de 
la mer de Beaufort; ceux-ci ont quand même des limites de confiance de 20 %. En 
tenant compte des erreurs systématiques possibles, la gamme réelle des valeurs 
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probables est supérieure à ce chiffre, et la gamme des autres estimations est encore 
plus grande. 

Un certain nombre d'estimations ont été publiées pour divers secteurs de 
l'Arctique canadien. Grossièrement, par ordre chronologique, ces dénombrements 
ont donné un million d'animaux pour la région du sud et de l'est du détroit de 
Lancaster (McLaren, 1958a); 70 000 animaux dans la région des îles Belcher, dans 
le sud de la baie d'Hudson (McLaren et Mansfield, 1960); 71 000, 36 000 et 
59 000 animaux dans la baie Home, la baie Hogre et le détroit de Cumberland, 
respectivement, tous situés sur la côte est de I'île de Baffin (Smith, 1973); 455 000 

. et 61 000 animaux pour la baie d'Hudson et la baie James (Smith, 1975; cependant 
Davis et al., 1980, qui ont révisé les données, proposent des estimations de 407 000 
et 56 000 animaux; ces chiffres reposent sur un facteur de correction élevé (2) 
destiné à tenir compte des animaux sous la glace); et entre 67 000 et 177 000 
animaux sur la banquise côtière de la côte est de I'île de Baffin (Finley et Renaud, 
1980). Sauf ces derniers chiffres, qui portent sur les phoques de la banquise côtière 
de l'île de Baffin et qui semblent élevés comparativement à l'estimation de Smith 
(1973) pour certains secteurs choisis le long de la côte est, l'ensemble de ces 
chiffres semble assez bien concorder, du moins si l'on considère qu'ils proviennent 
en grande partie d'endroits, d'époques et de méthodes de relevé différents, et 
qu'aucune limite de confiance n'a été attribuée à plusieurs d'entre eux. 

Il semble raisonnable de conclure que la population canadienne totale de 
phoques annelés atteint probablement les sept chiffres et que, dans les régions 
moins étendues, comme le détroit de Cumberland, les stocks locaux s'élevent à 
quelques dizaines de milliers d'animaux. 

Population et prises : tendances 

11 ressort, implicitement et explicitement, de plusieurs des rapports et 
documents disponibles que le nombre de phoques annelés est à peu près constant. 
Ainsi, dans un mémoire, le MPO (Canada, 1985) affirme ce qui suit:  a [les 
estimations démographiques] indiquent toutes que la population de phoques annelés 
de l'Arctique canadien est relativement stable depuis les années 1700-1800 D. Cette 
affirmation ne repose toutefois pas sur des bases claires. L'un des documents cités 
dans le mémoire du MPO (Stirling et Calvert, 1979) affirme que a les niveaux de 
population sont probablement les mêmes qu'aux XVIII' et XIX' siècles, bien que 
nous ne possédions à ce sujet aucune preuve solide D. L'autre document cité par le 
MPO à ce sujet (Davis et ai., 1980) mentionne uniquement que a la population 
courante pourrait être semblable à ce qu'elle a .toujours été D. 

Nous ne possédons en fait que très peu de données (à part des observations 
sur la disparition totale des phoques dans une région et leur apparition dans une 
autre) qui puissent révéler un changement dans le nombre de ces animaux depuis 
les XVIII' et XIX' siècles. Nous ne savons simplement pas si les niveaux de 
population actuels sont semblables à ceux d'il y a 100 ou 200 ans. 
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Nous ne savons pas non plus s'il y a  aujourd'hui des changements dans 
l'abondance la population. Étant donné que la précision des techniques de 
recensement actuelles ne dépasse pas + 20 %, il est peu probable qu'une paire de 
recensements puisse détecter des différences inférieures à 40%. Ainsi, une 
diminution de 5 % par an (ce qui, pour un animal qui vit longtemps comme le 
phoque annelé, est important) ne pourrait être détectée dans une paire de 
dénombrements que si ces derniers étaient effectués à un intervalle de huit ans ou 
plus. Nous ne possédons pas encore de données sur un tel intervalle. (L'argumenta- 
tion statistique a été ici très simplifiée pour les fins de l'exposé. Une analyse plus 
complexe et plus exacte du point de vue statistique changerait légèrement les 
chiffres.) 

L'abattage total ne semble pas être demeuré stable. Après une hausse 
rapide à près de 70 000 en 1964, le nombre de peaux vendues à la Compagnie de la 
baie d'Hudson a chuté à moins de 30 000 en 1978. Les ventes très faibles des deux 
ou trois dernières années (1982-1985) peuvent être attribuées aux bas prix, mais 
pourtant, à la fin des années 1970, les prix étaient le double de ceux des années 
1960. Bien que le chiffre des ventes soit le meilleur indicateur quantitatif 
disponible, il doit être interprété avec prudence. En effet, il reflète l'effort de chasse 
et la proportion de peaux vendues pour la fourrure, de même que les changements 
dans la disponibilité des peaux. Il y a également des variations considérables sur 
une période de quelques années. Ces fluctuations se remarquent encore plus 
facilement dans les ventes aux établissements particuliers, et les années de vente 
record ne sont pas toujours les mêmes selon les endroits. Les années 1964-1965, 
1969 et 1975 semblent avoir été de bonnes années, alors que les ventes en 1968 et 
en 1971-1972 étaient très faibles. Ces fluctuations sont courantes chez les animaux 
terrestres de l'Arctique, bien que dans le cas d'animaux vivant longtemps comme le 
phoque annelé, elles puissent refléter des changements dans la disponibilité ou 
même dans le nombre d'animaux appartenant aux classes de un ou deux ans, plutôt 
que des changements dans le chiffre de la population totale. Néanmoins, Sterling 
et al., (1975, 1977) ont relevé des fluctuations dans le nombre et les taux de 
reproduction des animaux de la mer de Beaufort. Quand il y a des fluctuations, il 
est toujours beaucoup plus difficile de déterminer la population sur la base 
d'observations échelonnées sur un ou deux ans. 

Production équilibrée 

Plusieurs estimations de la production équilibrée ont été effectuées 
(McLaren, 1962; Smith, 1973). Bien qu'elles diffèrent dans le détail, ces 
estimations sont basées sur les tables de mortalité et les taux de reproduction. Le 
problème que pose l'interprétation des résultats vient du fait que ces interprétations 
doivent supposer une valeur pour la mortalité naturelle ou postuler que la 
population n'a pas changé. Bien que les calculs montrent que les taux équilibrés 
d'exploitation, comme ceux observés par Smith, sont raisonnables, et que la 
fourchette de 5 % à 10 % concorde avec les taux d'exploitation équilibrée d'autres 
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espèces de phoques présentant les mêmes caractéristiques démographiques, il n'y a 
aucune preuve directe que ces hypothèses sont exactes. Quoi qu'il en soit, comme 
les observations ne portent que sur une situation unique, elles peuvent difficilement 
donner la valeur du maximum de production équilibrée (MSY) à moins a de 
supposer que la population d'équilibre du sud de l'île de Baffin connaît en fait la 
mortalité maximale possible D (McLaren, 1962) ou de faire d'autres hypothèses 
semblables. 

Pour évaluer le MSY et le niveau démographique auquel il survient, il faut 
avoir une idée des réactions liées à la densité des phoques annelés ou des facteurs 
qui contrôlent leur nombre. On connaît peu de chose sur les réactions liées à la 
densité, mais on a suggéré (Davis et al., 1980) que la présence d'une banquise 
côtière stable se prêtant à la reproduction était un facteur limitatif contrôlant leur 
nombre. Les jeunes animaux se reproduisent parfois sur la glace moins stable où les 
petits sont de taille moindre et manquent souvent de nourriture (McLaren, 1958a). 
Lorsque, dans des conditions favorables, la densité force les animaux à se 
reproduire sur cette glace, il pourait s'agir d'une réaction liée à la densité. Dans la 
mesure où une proportion importante de la population se reproduit dans des zones 
impropres à la reproduction, cela suggère aussi qu'il y a encore de la place pour une 
certaine résilience dans la population. On ne peut toutefois en déduire que la 
population actuelle se situe au-dessus ou au-dessous du niveau qui permet 
d'atteindre le MSY, ni comment ce niveau se compare à la taille limitative de la 
population en l'absence de toute chasse. 

Situation actuelle 

On connaît très mal la situation actuelle du phoque annelé. On ne sait pas 
si la population augmente ou diminue, localement ou dans son ensemble, ni où se 
situent les populations locales ou globales par rapport au MSY ou à un autre niveau- 
cible. Compte tenu de la nature comparativement sédentaire de l'animal et des 
différences dans l'effort de chasse, disons entre le détroit de Cumberland et la baie 
Home (Smith, 1973). on peut prévoir d'énormes variations dans la situation 
démographique des groupes de phoques selon les régions. 

Compte tenu de l'augmentation des prises enregistrées depuis 1962, il 
pourrait y avoir surexploitation en certains endroits. Ce problème n'est pas 
nouveau. Smith (1973) a déjà souligné que a ces développements [c'est-à-dire 
l'efficacité accrue de la chasse] pourraient avoir de graves répercussions sur les 
stocks dans [certaines] régions B. Selon Davis et al., (1980), a il apparaît que les 
populations locales peuvent être soumises à une surexploitation B. Le MPO (Canada, 
1985) fait également état de la possibilité d'une surexploitation locale. 

Perspectives 

À cause de la superficie de son habitat, de son importance totale et de sa 
nature relativement sédentaire, la population de phoques annelés n'entraîne à court 
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terme aucune préoccupation dans son ensemble, pourvu qu'il n'y ait aucun 
changement majeur dans les conditions environnementales. Il est cependant tout à 
fait possible que les prises effectuées dans certaines régions au cours des dernières 
années aient dépassé la production équilibrée et que la baisse des ventes de peaux 
dans certaines régions au milieu des années 1960 en soit le reflet. Si cela est le cas, 
les stocks pourraient baisser dangereusement au cours des prochaines années. 
Même si les pires effets de ce phénomène peuvent être atténués par I'augmentation 
de l'immigration à partir de régions moins fortement exploitées et même s'il n'y a 
aucune augmentation de I'effort de chasse, il se pourrait qu'il faille prendre de 
sévères mesures de gestion. Étant donné I'augmentation de la population humaine 
dans de nombreuses régions (voir le chapitre 13)' il est fort probable que l'effort de 
chasse augmente. Il faudra donc bientôt assurer la gestion des prises de phoques 
annelés, appuyée par des conseils scientifiques judicieux sur la situation des stocks. 
11 se pourrait que les recherches à venir révèlent que la situation des stocks est 
moins grave que nous ne le rapportons ici. Toutefois, jusqu'à ce que les incertitudes 
quant au chiffre de la population et aux changements récents dans le nombre des 
animaux soient réduites, il vaut mieux adopter une attitude prudente. 

Un problème qui devrait être pris en considération dans la gestion des 
stocks de phoques annelés concerne la population d'ours polaires et de renards 
arctiques. Ces deux espèces sont d'importants prédateurs du phoque annelé, bien 
que le renard ne s'attaque qu'aux petits. Les deux espèces ont fait l'objet d'une 
chasse intensive, mais la chasse à l'ours polaire est aujourd'hui strictement 
contrôlée et la chasse au renard a également diminué par suite de la baisse du prix 
de sa fourrure et de I'augmentation des coûts. Il est possible qu'une augmentation 
du nombre d'ours polaires ou de renards perturbe l'équilibre temporaire entre le 
nombre de phoques et la chasse. Les tendances probables des populations de 
prédateurs doivent donc être prises en considération lors de l'établissement des 
politiques de gestion de la population de phoques annelés. 

Conclusions 

En termes plus forts, il est possible que les prises actuelles de phoques 
annelés dans certaines régions dépassent la production équilibrée et que les stocks 
de ces régions diminuent. Il est également possible, même si les prises actuelles sont 
équilibrées, qu'une augmentation ne soit pas supportable. Il est donc urgent 
d'adopter des mesures de gestion des stocks de phoques annelés tout en respectant 
les traditions et les coutumes des gens concernés. Toute politique de gestion doit 
s'appuyer sur des recherches visant, entre autres objectifs, à déterminer les 
tendances de la population. En plus d'effectuer des dénombrements, il faudrait 
peut-être dériver des indices d'abondance relative à partir des dossiers de chasse. 
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Le phoque barbu 

Historique 

Le phoque barbu est un gros phoque solitaire dont l'habitat s'étend sur tout 
l'Arctique. Au Canada, l'espèce se trouve à partir du Labrador jusqu'à la frontière 
de l'Alaska. Certains indices (Mansfield, 1967a) permettent de croire que la 
population est relativement importante le long de la côte est de la baie d'Hudson et 
de la côte ouest de l'île Baffin, mais les données quantitatives sont rares. Comme le 
phoque annelé, le phoque barbu semble plutôt sédentaire, mais il peut se déplacer 
régulièrement sur de longues distances suivant le déplacement des champs de glace 
(Davis et al., 1980). 11 dépend davantage des eaux libres de glace que le phoque 

Figure 21.10 
Répartition des phoques barbus du Canada 

Source : Mansfield (1 967a). 
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annelé et entretient moins souvent des trous de respiration dans la glace. 11 se 
nourrit principalement d'invertébrés de fond, notamment de mollusques, mais 
mange à l'occasion du poisson, notamment du saïda. 

Les Inuit chassent le phoque barbu. Sa peau résistante et souple est 
particulièreme'nt appréciée, bien qu'elle soit aujourd'hui souvent remplacée par le 
nylon et d'autres matériaux importés. Sa viande constitue un aliment pour les 
hommes et pour les chiens. Le nombre total de phoques barbus capturés n'est pas 
enregistré. En outre, comme beaucoup de ces phoques coulent à pic lorsqu'ils sont 
abattus (McLaren, 1958b), le nombre d'animaux tués est considérablement 
supérieur au nombre d'animaux récupérés. 

Situation démographique 

Les phoques barbus sont encore plus difficiles à recenser que les phoques 
annelés. On ne possède que très peu d'estimations quantitatives de leur nombre, 
même dans des petites régions. Les estimations les plus fiables sont celles qui ont 
été faites dans la mer de Beaufort (1 000 à 3 000 animaux en 1974 et 1975 
(Stirling et al., 1975, 1977). McLaren (1958b) a extrapolé aux phoques barbus les 
estimations établies pour les phoques annelés en se basant sur le rapport des deux 
espèces observées à partir de navires. Le chiffre de 185 000 animaux qu'il a obtenu 
pour le sud et l'est du détroit de Lancaster donne probablement une bonne idée du 
nombre de phoques barbus, mais il soulève encore plus d'incertitudes que le chiffre 
qui a été établi pour les phoques annelés. 

Comme nous ne possédons même pas de chiffres approximatifs pour les 
captures actuelles, il est impossible d'évaluer la situation de la population de 
phoques'barbus. Il y a également trop d'incertitudes au sujet de certains paramètres 
importants du cycle biologique de cet animal (par exemple, se reproduit-il chaque 
année, ou tous les deux ans?) pour permettre de faire une estimation de sa réaction 
probable à l'exploitation ou de déterminer la valeur probable de sa production 
équilibrée en pourcentage du chiffre actuel de sa population. 

Étant donné ces incertitudes et le fait reconnu que les phoques barbus sont 
une des cibles favorites des chasseurs inuit, beaucoup des préoccupations exprimées 
quant au phoque annelé valent également pour le phoque barbu. Rien ne nous 
assure que les stocks qui font l'objet d'une chasse intensive ne sont pas en train de 
disparaître. 11 devient urgent de récolter plus d'information sur le phoque barbu, 
notamment sur l'estimation du nombre d'animaux abattus, du nombre actuel 
d'animaux et des tendances de la population. Il faudrait également étudier les 
diverses mesures de gestion que l'on pourrait mettre en oeuvre pour protéger 
l'animal. 
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Annexe 

Annexe 21.1 Calcul des rendements équilibrés 

Ces calculs sont fondés sur des conditions d'équilibre, avec une composition 
d'âge stable et qui correspond au mode d'exploitation considéré. Une population 
observée aura une composition par âge un peu différente; ainsi, une population dont 
une grande partie des petits ont été récemment abattus comportera relativement 
moins de jeunes animaux. Par conséquent, le rendement équilibré réel, c'est-à-dire 
celui qui peut être maintenu indéfiniment, et le niveau de renouvellement, 
c'est-à-dire celui auquel le chiffre de la population ne varie pas même si la structure 
peut être modifiée, seront légèrement différents à la fin de l'année (Gulland et 
Boerema, 1973). 

Récolte des nouveau-nés seulement 

Soit Mi = coefficient de mortalité naturelle à l'âge i ,  

t  = l'âge moyen des femelles qui ont leur premier petit, et 

p = proportion des femelles, à t  ou plus, qui donnent naissance à un petit 
au cours d'une saison donnée. 

Et, si N = nombre de petits nés et Y = nombre de petits récoltés, et s'il y a un 
nombre égal de mâles et de femelles, le nombre de femelles qui atteignent l'âge t  
sera de 

où LMi est la somme du Mi jusqu'à l'âge t .  

Le nombre total de phoques femelles d'âge t  ou plus sera de A/[l-exp (- M)], avec 
l'hypothèse que Mi = constant = M pour i > t ,  et que le nombre de nouveau-nés sera 
de pA/[l-exp(-M)], puisque la population est à l'équilibre. Alors 

N = pA[l-exp(-M)] = O,Sp(N-Y)exp(-ZMi)/[l-exp(- M)]. 

L'équation transformée devient 
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Récolte d'adultes seulement 

Soit F = mortalité par la pêche chez les adultes, 

alors A = le nombre de phoques qui s'accouplent pour la première fois, le nombre 
étant calculé par 

A = Nexp(-X Ml). 

Le nombre total d'adultes sera A/[l-exp(-F -M)]. 

Le nombre de nouveau-nés sera O.SpNexp(-LMi)/[l-exp(-F-M)], et 

Y = Frl/(F + M). 

Le fait de donner le nombre de nouveau-nés égal à N, puisque la population est à 
l'équilibre, donne une équation qui peut-être résolue pour F. 

N = 0,5pNexp(-LMJ/[l-exp(-F -M)], 

et donc, 

F = 1 n[l - O,5pexp(-LM)] - M, et YIN peut être calculé. 

Un aspect intéressant de ces équations, c'est que les taux de mortalité 
naturelle au cours de la période qui précède la première date de reproduction, qui 
sont difficiles à estimer, apparaissent sous forme de sommation. Pour les calculs, il 

Tableau 21.8 
Taux des productions équilibrées (en pourcentages des naissances) pour 

différentes combinaisons de paramètres naturelsa 

t LM, M=0,08 M=0,09 M=0.10 M=0,11 M=O,I2 

a. A - Adultes; P - Petits. 
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devient ainsi possible de fondre dans l'expression unique LMi les différents 
ensembles d'hypothèses sur les périodes de maturité et le temps mis pour parvenir à 
maturité. Les tabulations suivantes ont été préparées d'après l'hypothèse que la 
mortalité naturelle au cours de la première année est trois fois supérieure à celle des 
adultes, et qu'elle est 50 % plus élevée chez les animaux immatures plus âgés (c'est- 
à-dire que Mo = 3M et Mi = 1,5M où O< ii<t. t .  Ainsi, la sommation de la 
mortalité naturelle jusqu'à la maturité, pour t = 4, est (3 + 1,5 + 1'5 + 1,5)M = 

73M. La même sommation serait obtenue avec des taux de maturité inférieurs et 
un t supérieur (pour t = 6 si Mo = 2,5 M et Mi = M pour les sujets plus âgés. Le 
tableau suivant peut être interprété en conséquence. 

Le tableau 21.8 donne un rendement équilibré exprimé par le nombre de 
nouveau-nés ou d'adultes qui serait prélevé chez 100 nouveau-nés si la population 
était stable et l'exploitation égale à la production équilibrée. Les taux de 
prélèvements prévus dans les autres régimes de récolte axés sur la récolte de petits 
uniquement ou d'adultes uniquement sont également donnés. Les valeurs ont été 
calculées pour une plage de valeurs de M, (entre 0'08 et 0,12) et de t (de 3 à 10, ou 
LMi entre 6M et 16,5M) et pour un taux de reproduction chez les adultes de 0'94. 
Le tableau 21.9 montre l'effet d'une production équilibrée sur un ensemble de M, et 
sur différents taux de reproduction. 

Tableau 21.9 
Production équilibre à différents taux de mortalité naturelle 

et de gravidité" 

a. Les femelles sont gravides la première fois vers 6 ans. 
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