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Le présent ouvrage a pOlir IlUl de rasse mble r les 
données éparses sur les po lynies afin d'attirer l'allentio n 
slIr les d o maine s particllliers d a ns lesqlle ls des 
recherches so nt nécessaires. À ce titre, ce n 'est pas un 
oU\T,Ig-e d(-finitif mais plutô t un po int d e dé part utile 
(Jour des recherches plus approfo ndies, intég rées et . 
interdisciplinaires. Quo ique les é tud es traite nt de sUj e ts 
asse z indépe ndants les uns d e s autres, plusie urs thè mes 
rev iennent so uve nt. L'un de ceux-ci est é videmme nt le 
ca rac tè re limité d es données de base disponibles mais , 
ce qui es t plus impo rtant, plusieurs domaine s pour 
lesquels des données sont nécessa ires so nt ide ntifiés par 
plus d 'un aute ur. Parmi ceux- ci, mentio nnon s l'é valua 
tion d e l'impo rtance d e la productivité bio logique à la 
lisiè re des g laces, la biologie fond amental e des 
principaux in verté brés , d es do nnées loca lisées e n 
o céanographie biologique sur une base annue lle , la 
biologi e et les a ires d e répartition des d e ux espèces de 
IIl o rue, et une évaluatio n s pécifique de l' importa nce 
pr t"çise d e chaque pol ynie pour la survi e des 

Figure t 
Répanili on des polynies récurre ntes d ans l'Arniq uc canadie n 

... Polynle 

Chenal côtier 

MER DE BEAUFOR r 

TERRITOiRES OU NORD-OU EST 

p o plliatio ns régio nales de difFérentes e spèces. En 
récapitulant une partie de l'info rmatio n di spo nible , no us 
espérons que le pr(-sent ouvrag-e po urra s timuler des 
reche rches supplé mentil ires sur les polynies d a ns 
l'Arctique ca nadie n e t que les re nsei gne ments qu'il 
renfe rme devie ndro nt périm és d'i ci quelqu es années . 

La prépara ti o n d e ce t ouvrage a été rendue poss i
bl e pal' une subve ntion spéci a le o btenue dan s le cadre du 
Programme d es é tud es de ba se du ministère d e 
l'Environne me nt e t pa r la sec tion d es publ ica tion s sc ienti
fiqu es et techniques du Se rvice ca nadien de la fa une 
(SCF). No us te no ns éga le ment à reme rcier to ut spécia le
mentie perso nnel de l'Étude du pla tea u co ntinenta l 
p o la ire po u r son rô le primo rdia l pe nda nt de no mbreuses 
années au nive au de la coordina ti o n d'une pa rti e impo r
tant e d e s reche rches effectuées et m entionnées dans les 
études qui suivent. No us sommes très reco nnai ssa nts au 
pe rsonne l de la Division du dess in d u Service d e la 
conse rva tion d e l'environne me nt pour l'aide qui nous fut 
appo rté e au niveau du dessin des fi g ures. 

GROENLAND 

MER DE BAFFIN 

~UÉBEC 

BAIE D"HUD SO N 

Répartition des p olynies dans 
l'Arctique canadien 

1. Résumé 

Une po lynie es t une é te ndue d 'eau lib re e nto urée d e 
glace. Da ns l'Arc tique canad ien , on d énombre trois types de 
polvllies rl'currentes qui apparai ssent aux mê mes e ndroits 
chaq ue all née. La ta ille e t la forme de ces po lynies peuvent 
vari e r COllsid ~rahleme nt elo n 1 os régions et les années dans 
une mt'me région. L ' importa nce de ces éte ndues d 'eau li bre 
sm le plan écologique se mble d é pe ndre d e la da te d e l'en
gb ccment c l de la formatio n de la polyn ie, de la tai lie d e la 
po lynic au mome n t de l'accu m ula ti o n max imale d e gl ace (~ l 
du process us dl' la d(- bâcl e e t d e la dis par ilio n d e la po lyni e. 
Dans le présen t chapitre, o n 'xamine ces as p ct s p our to utes 
les po lynies r(ocurr IHe.'; dans les eau x de l' l'ct ique cana
die n; il est bas " sur L1 ne ana lyse dc la :Vationa/ Oceall1c and 
. /tll/ O.\phf ll l' . !rhnilllj tmtiol/ et d e l'image rie sa tellit f' Landsa t, 
de cartes com p os ite ' he bdo madaires de l' éta l des g-Iaces, 
de la do cu me ntat io n p ubl iée e t sur d es com m unicati o ns 
persOIlIldles . 

2. Abs tract 

1 po lyll ya is an area of o pe n water surro unded by ice. 
ln the Cana dian Arctic. there are threc type,') of re<:ur rin g
pol)'l1y;ts tlIat appcar in the saITlC locati o ns ('ach yea r. T h 'se 
pol)' lIvas ma)' va ry cOll siderablv in size and shape b tween 
areas and between e ' l'S in the same arca. The c colo gica l 
importa llce or thes~ QP n wa te r a reas appears to d erelld 
upon the timi ng or ['r('eze -u p and the form a tio n of the 
polynya, th e siZL' oi' the po lj' lI ya al Lhe time of maximum ice 
accumula i ion. alld lhe pat le m o f brea k-up and d isappe ar
allce of the polyn ya . T his chapter d iscusses lhese aspects fo r 
allrcclllTing' pol yny ; l~ in Canacl ia n a rctic wate rs; it is ba~ed 
011 anal ys is of Natio nal Ocean i a nd Atmospheri dminis 
tration (NOAA) and Landsat sa tellit e imager)', weekly ice 
composit ~ maps, p ub lish d literalllre, and perso nal 
coml11unicatio ll s. 

3. Introduction 

Une po lyni e· t IIne é tendue cI 'ea u libre e ntou rée cie 
glace. Le f>ilot of , In ti" C I/Ill/da précise que les polynies doive nt 
avoir Ulle fo rlIIe non li néa ir et que "les p o lynies pe uve nt 
renferl1l e r des bOll/gu /K/lons o u ê tre reco uvertes d e glace 
I/OUl 'f'I/I' ... : les sOlls-marinie rs les appell e nt d es lucarnes . La 
Jlolyllie est parlùis limité d' un côté par la cô te et o n la clés i
g~l~ alors COIlUllC é tant nne p o/ynif r6 tière, ou par la banquise 
,-"tu'rl' ct elle es t a lors appelée une pO/Yl/ie de sépllration. Si une 
pol\'lIie se rorme au mê me ndroi[ chaque annt'e, o n l' appelle 
Ulle /JO/yI/i l' lérlllTCI/tf (Service h ydrogr;tphique du Canada 1970) . 

par Michael Smith et Bruee Rigby 
Départe me nt de géographie , Uni vcrsit é Carleton, Ottawa 
(O nt.) KI S 586 

Dans l'A rctiquc canadi e n, on dénom bre tro is types d e 
polynies r (- currentes: la g ra nde e t unique North Water, de 
plus petites polynie s, co mme ce lles d e la Porte d e l'Enfer e t 
du Détro il Penn)', et d'importan ts réseaux de che na ux cô ti e rs 
qui englobent d e s é te ndues variabl es e t se mi-pCnm lll l' lItes 
d' ea u libre pe ndant l' hive r e l qui fi guren t parllli les pl-e
mi è res é te ndues d o nt les eaux so n t le plus réguliè re m e nt 
libres de gla e a u prin tem ps . Quoique d'un po int d e vuC' 
lechnique les chenaux côtiers ne cons ti tuelll pas d es p olvni es 
p arce qu 'ils sont linéaire. , ils so nt inclus da ns la présent 
é tude e n raison d e leur tr s gran de importa nc b iolog-iq uc. 

Le s po l /n ie peuvt' nt {'t re cau s('cs pa r diver!>es com b i
naisons de courant s. de m a ré es, d e remontée. cl 'eau pro 
fo nde c t d e vent s. Leu r ta ill e e t IClI r fo rme peuvent va rier 
considé rabl 'Jllc nt selon les sec te urs e l se lo n les ann (-es pOlir 
li n mê me secteur. C e sOfll 1 s po lyn ies récurre nte q ui son t 
les pl ll~ im po rtantes sur le plan écologiq u ' e t la p résen fe 
éllld . s( 'li mite d on c ("xclu ' ive ment < ce type cl po lyn ies. 

1\ n' exis te aucu ne aut re é tu d e d'cn ve rg Ire des 
po lyni es d ans les eaux de l'Arctiq ue canadie n qu o iq ue S tir
ling ( 1980 ) a il récemme nt sig na lé le u!' il/lportal/o' bi% f(iqlll'. 
II x is te nbn moins un certa in nom bre d 'é tud s traitant de 
p olyni f' s iud iv idue ll es comme cell ' 5 de Du n bar ( 1958 , 19tJ!I) , 
Aberf' t 'owinde l (1972 ), Sa d ie!' (1 974) , Muen -b (EI75), 
Mülle r (i lléd iLe). T o orna (19 78) . Carl el. n (1980) et Schlc
derrnann ( 1980 ). 

Plus ieu rs des lermes nti lisés dans la prése nte é tude 
peu 'e lll être incon nus d u lecte ur et c' s t pourquo i les d é fini
l ions sui va lltes (tirées lu Pilot of Arctir Canada) son t don n (-es 
ici : glace grise d é ig-ne dé la " glace j eune" d' un e é paissc Ul 
cle 10 il 15 cen tim(\ trcs; c lle es t moins Hex ible que le lI iù.IJ el 
casse so us l' ac tio n de la houle po ur lor mer gé né ra lement d e ' 
e mpil e me l1 lS so us l'e ffet d e la press ion " ; glace bla l1<'h â tre 
cl ' s igne d e la "glace jeun e d 'u ne ép;li sseur de 15 à 30 cen ti
mè tres q u i form e p lus vra ise m b lab leme nt d es c r AICS que des 
e mpileme t ts sous l' e ffe t de la p ressi o n "; le sys t 'Ill(' cie cl assi
ficati o n d e s co uvertu res d e g lace (par ex . 8/10) ind iq ue le 
rapport e ntr la superfi cie glacée que lle q ue so it la IOl/ centm
tio ll de g/aœ e t la superficie tota le de g lace el d 'eau ... .. , ainsi 
une couve rture d e glace de 9 + / 1O indi q ue q lle la S\lrf~lCl' es t 
e ntiè reme nt recouve rte d e glace no n co n ( lidée. 

4. Matér iel et méthodologie 

La présente étude es t basée sur la cartogl-dphie 
bihebdo madaire d e l' éta t d es g lace c Hc,ctuée à l' aid e de 
l'imagerie d es satellites A-4 et NO AA-5 (visi b le el ill fr a-
ro uge) d e ja nvier 1975 à déce mbre 19 79 . La réso lution d e 
l'imagerie O AA est d e 1 km e t la supe rfici e visible sur une 
illlagf' e st d'e nviron 2000 km X 2000 km. On o btien t ulle 7 
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Figure 1 
Emplacement des cartes contenues da ns les figures ~I à 16 

0. 

170" 

, O' 

Polyn ies traitées dans la présente étude 9 Bassin de Foxe 

40 ' 

GAOE ~j LAND 

90' 

. 00 , 1100 , 

70 ' 

(les nombres correspondent aux figures dans le texte) 
3 North Water 

10 Porte de l'Enfer - Détroit de Cardigan 
11 Détroit de la Reine - Détroit Penny 

o , 2 00 , 
Potynies non traitées dans ta présente étude 

3 jle Coburg 
4 Ile Bylot 

12 f1éseau de chenaux de l'océan Arctique 
13 Ile du Prince-Patrick 

A Polynie de Camperdown G Polynie Alexander 
B Détroit de Rice H Île Melville 

5 Détroit de Lancaster 
6 Goulet du Prince-Régent 
7 Détroit de Bellot 
8 Baie du Comité 

14 Cap Bathurst 
15 Ouest du cap Bathurst 
16 Chenal Lambert 

Détroit de Frank lin 

imagc parj o ur dans le cas d e la band vi s ihlc c t d e ux im ages 
par jo ur dans le cas d e la bande in frarouge , L' ima g-e ri e inlj-a
ro ug'e l'a cil ite l'id e ntifi ca ti o n d es é te ndues d 'C<lul ibre e t d e la 
g lac ' nouvl'il e penda nt la pé ri o de d e lIu it po laire Il h ive r. 

Ialhl'tllT u ,'wment , u n g rand no mbre ci e p hotograp hies so nt 
illutilisables c n r~lis on de mauvaisc~ co nditi o ns nt l: téorol ogi
q tte ~ , , éattrnoins , pui sq ue la can og-raph ie é tai t e fTe tuée 
,tp proxima ti vem e n t de ux loi s pa r sema in e, les co u\'e rl.ures 
o btell ues pendant le pt- ri ocll.'!> in t nnédia ires o nt ofl'en un 
im port;mt assortime nt d' im<lg-es d o nt on a pu choi sir les 
n le illeures , 

1 : image ri c Land sa t , di spo nibl c d e puis 19n , a é'ga lc:> 
m ent -' té u til isée , m a is seul e men t d 'une manière limitée , L.a 
rl:_~ol u Li on d e l'imJ gc ri e La nd ,sa t e st me ill e ure (80 m) qu e 
(' l'Il l.' dt ' I' itnagcri e O AA , ma is chaq uc image n c couvre 
tot li d'ois qu'une superfi cie d e 185 km X 1 HS km Cl il ya un 
chc \"tttdl e ltlent con sidé rable d'une image <)l 'autre, La cou vcr
turc de b pc tite po lYlli e dalls k d é troit dc Be ll o t pcu t néces
sit e rjusqu ';) n e uf pho togTa phies difrér(' nt es par exemplc, 
DI:' plus , le I.a ndsatne fo urnil qu 'une s ulc Î1uage lO US les 
IHjours, Ains i, l'imageri e NO A con venait mie ux <) Ia p ré 
sCllte é tllde (' Il raisoll cl ' sa plus pe titc éch e ll e e t d e sa p lus 
gTallde rr{'quc llcc. Dc mê me, Dey el roI/. (1979) ont utili sé 
l'imagcric, O AA po ur U l\(' tilde d e l'cnglace lll cnt c t de la 
d (, lü('!e d a ns l'AITtique ca llad ien de juill l:' t <) novembre e t d e 
19 7!i ~'I 1 ~J77 . Pa r aillems , l' imagerie La ndsa t co nvi enclra it 
probablement mieux à d cs é tudes d é ta ill é es d e polynies 
indi \'idudlcs, 

EII plm dl' l'imagerie NOAA , des cartes cOlllpositL's 
hebdollladaircs de l'('tat d es glaces , ohtellucs de la Di\'i s ion 

C Baie d'Hazler 1 Détroit de Cumberland 
o Anse de Mackinson J Baie de Frobisher 
E Détroit de Fury et Hecla K Fjord de Cambridge 
F Ka iluk Brooman 

d e la clima to logie g lac ia ire e t réa lisa ti o n (Se rvi ce d e l'envi
ronncme n l a tlllos ph érique), o nt éga lement é té util isl'l's, Ces 
ca rte s compo site s o nt été rca liséc ;\ l'aide d e l' image ri e 

I( A.\ , de \'o b d recol1tta issan ce ~IlH.kSS U S d es g lacc's , ci e la 
p ro filol1l é trie au 1,lse r e t dc d i\'Crsc s autres o bscn 'at io ns d e 
l' h at dcs glaces, ma is e ll es ne couvre nt qu e la pé )'i o d ~' dl' 
n av ig-ation clans le 1 io rd (géné ralement d e ma i à nOVl' lllbrc), 
Enfin , d es re nse ign emenl o nt ég'al e me nt é té tir ('s d e la 
do cumentation pu b liée e t d e co ltlmunica ti o ns pe rsonnelles , 

Les po lyni es a na l ys -' (':' da ns le présen t doc ul1l c n t sont 
ill us t ées cnsem ble po u r S tc l ling à la fi g ttre l , Po u r la p ré
se nt e é tude , il a fa lltt exam ine r séparé me n t d es rég io ns d l' 
l' Arctique sur ttn e échelle supé rieure ;) ce ll e d l.' la li g'u re l, Dl' 
plus, un certain no mbre d 'entit <'S p ltt s p e tites so nt éga lclllt'nt 
re prt:, entées m ê me ~ i cll(>!) ne sont pas a na lysé<.'s d a ns le 
cadre de cette é tud e, En ra iso n de leur irnpona ncc pour 
l' emplacement e t le ca rac tè re p t' llodiqu e d'un gTJ tt d no ttthre 
d e po l y ni e~, les principau x co urants lTI a rin s arc tiqtt cs so nt 
illus tré> à la ft gure 2, 

La période d' é tudc;J ét " limitée aux cinq d c rni è res 
an n ées, p rincipa le t1l l:' lH pa rce q ue la qu a li é de l' image rie 

OAA é tait beaucou p m o ins bo nne a \'an t 197, , ce qui c n 
re nda itl'inte rprélalion p ltts diAi cil e e t m o ins fi able, l ,es car
les composite s d tt SEA {' ta il'nt éga l 'mcl\l disponible,~ pour la 
P -' l'iod e a ll a nt d e 197ri;1 1 ~) 7q, ce qtti a pC l'lni~ un e vé r if ica
tiun de ttns ittle rpré ta tiolls, i\ilal gr t' tOttt , les interpré ta tiotts 
pettve llt (- tre etHachées d 'erreurs allrihuablcs :,l'inte rpr \t e 
ott ~) des ahelT~,tli o tts r('sultant de la qualit l' d e s phot o s , cie la 
pr('scnce d 'ulle COtl\'CI'lIlIT d e nuagTs c t d e ban cs d e 
hrollillanJ. Dc plus, ('tant donll(' que la g lace mili ce tt o ll veIlc-

Figure 2 . , , ' 
LOllr~nl s dt' surf ace ùans les eaux d e 1 An .: llqu t.' ra nadll'II 

160 15 . 610 • 
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,,,,. 

me ut rormt'c l'st dilti c il e ,\ lis tillg tt tT d e l'cau lib re , ta nt d a ns 
la h ~\I I(1e \'isiblt- qtt e da ns b ban d e inl'rai lluge , to u te~ les 
(' tend ttcs fOll cées o n t é té s impl ' Ill ettt port (-es sur les ca rl es 
('Olllmc <- tall l de l'c au lihre, Ce l'l~ti n s p it é lé me n ts . comme 
la »olvttic du ()(-troi t. de Fury el 1 !t'cIa , (- tai e nt repé ra b les sur 
les photogr,lphi t" ma is lrès di!hc ilcs :\ rc prése nte r avec prc'
l'isioll sur les ('anes , 

Ell rais o ll d e Iillllt e s de l'image ri e e t d e notre intcr
pd,t ~lIioll prudc llte, se ul s les principal es ca rac tér is tiques 
des plus g randes poly ni ~s r~'curre nt '~ o nt é té can og-ra phiées 
dans la présentc é tude " l'analyse d es donn ('c~ , Il O llS avo n s 
insist é' sur les aspect s qui se mblaien t le plus impona nt~ su r 
Il' plan ('l'ologiqlt e , clont: 
1) le 1I1OIltellt d e l' c ng"lacement e t d e la for m a tion d e la 

poh nic , 
~) la taille dl' la [Jo l>/nie au moment d e l'acculltul a ti o l1 ma xi

male dt' gbn' , el 
:~) le procl'SSUS d e la cl<::h;\c!e, de la di spJr itio n d t' J po l~' ni c 

et de SOlI ra tt ,lche ml'llt éventuel à d' autrcs nappes d 'eau , 
Dal\s chaque cas , nOlis avo ns tenté d'indi q ue r cc qui cs t 
"l\ol'lllal " ain si que l' l'te ndue d es va ri a ti o ns pe ndant la 
Pl'l'iode d c 5 ans , 
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Figure 3a-h 
~: J1glaccrnt:nl de la Nonh Waler pour ('cn <l ins moi, l'I ccnaincs années 

11 0· 

les grandes étendues noires représentent de l'eau libre jusqu'à 
1/10 de couverture de glace 

les lignes minces devenant plus épaisses représentent des 
fissures et des chenaux 

une ligne mince seule représente la limite entre différentes 
catégories de couverture de glace 

l représente un chenal libre et est inscrit dans certains cas où 
le chenal n'est pas apparent 
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2/10 à 5/10 de glace 
2 6/10 à 7/10 de glace 
2 + 8/10 de glace 
3 9/10 à 10/10 de glace 

F glace fixée 
N glace nouvelle 
o vieille glace 
M glace de plusieurs années 
A glace de première année 

< A glace de moins d'un an 

S glace de deuxième année 
U inconnu 
G glace grise 
W glace blanchâtre 
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5. Localisat ior c t va riabili t ' des polynies 

!'i.I . LI Nonh Wat T 

L.I orth ",'ate r, sitll l't' d ,IIIS le nord dl' la 11ICl" dc 
Ba fl ill . t's t la plus grall d e ('1 la Illi <: ll. · CO ll lllIC li ' S po" Il il" cil' 
l' ,\rctiq ll t' LIIU d icII. l'enrLlIltlc dL'blll (le I"hi vc r. la gbce dl' 
dh' i v~' Clltralll t:C VlTS le s lld p ar l ' b~l ss ill Kalle de"icil l 
l'ong-l' s tiolllléc (.'1 (ùnllc llll pU11I dt" g-I~lt"l';"t l' e llt rl'L' ('I roile dll 
Ji'lroi l cl , Sillilit. LI glac(' nOll\'Cllc y ui Sl' fi ll Ill e ail slId du 
pon l c'SI a ppart' llIm e nll 'llI railléc par le courant ;lill~1 qu ' par 
les ven ls dUllIin; JI1 I. dll !lo rd (1 IItl , 1 C) (i!I) lI1 t:1ll C si cerLlill !'s 
pcr. OIlIlCS oJ1l rtl Clltiolllll' ('im p orta nce dcs n :1lI0lltlTS ci' '; 111 
proli Hldl ' . En raisL>1l le \;t lù n !lal ioll cie ce p01l1 de g lace, b 
lim ite Ilonl dt' la onh WallT sc ' situe sens ib lellleilt au m l'llIC 

c ll clroil h aqLw ;lllll t'e : tOlltef( li s, la li mi te sud l's t p l ll~ "ariable 
cl rlépclld ks ('olldi t iUlI s m h ('ll ro logiqu 'S CI du Ilh1lll C11 1 le 
l 'allll é e . Lin grand l lO l11b l (, d'c, ltl d e s Ira ilenl cl t' di v '1" ' a s p<:ns 
d(' la Norl h W;lte r (par ex . DlI llbar, 1.) iD: Abe l e t Vu \' illl"ke l, 
1 qn: M UCIlCh, 1 ~75;' (Joll la , 1 \ 1 7 ~; l\HlI ll'l, in é rl ile ). 

L.' c ll glal ' llJt lH d ans le dét roil d e S mith CulIIlIl ' l1 ("e 
g t llnal ' 11l nt à la lIli-SCp lt'lIl b n ' (sznd l'n 1 ~)7!) a lors qu 'd ~ e 
prco lu isitl'll llC le m ilie u el la lil l d'a ulil ) ;Junn rd-ou<:~1 p our 
s 'cle lldrc HTS le ud . ' CCll c (' p uqu c , cie la g lacc li" 'C \( ' 

r()I III~' sur les cô tc:-. c s tl't o u '~t du bass ill Ka ll c q uoi41l' un 
"corrid or" celltf al d e g- Ia( (' m o ll il ' (g- (ace IHH I\T IIc , g'!." C 
d 'un ;111 Ct g- la c C' de p lu s icllrs a lln é es) p e r i Il'j u squ 'l'n 
d ' C ' lI1 bn' ou e l! ja t1 vÎ 1 au Illo m c n t ()J I le p n lll tic g lilC< ' ( 1l1l1-

IliellC ;1 ~(' lùr ll1 cr, Le p Ollt dt, gb n' l l'ét c lld ue d 'ca li lib re 
;1 1' ('nl1"('C du dé' troil d e S mith snll l a p jla rtls ;'II<l 11l i ~i" t1 ,ier Cil 

1 (}7rl , 1977 ('1 19 7 9 , en ( , r icl Cil 197 (i ct ;1 la JIli-mars l' Il 
197H. 

,\ la fill d 'o ctobre , la [l~l1 ti ' nord de la 111er d e B;dlï ll 
( ''\1 re Ulu,'c n e dl.' g-Iace. p rill cipalc m c n t d e llI oi ns d 'un " n . 
Dc:-. lis i{'J'es d e ~bce fi xé e x lrt?llI el11cn l ("O ll st ,lI1 tes ~ , fo r
nIC '1l1 l ' long d e la CÔte e , l des îles El! 's lll crc e t Devon j us
qll' ;1l1 d ét roit d ' La ll caster CI Il' IOll g de la ( ô tc lI ord-oucs t 
dll C rnc n lall djuqll 'à l 'il ol thu lbcrla ll 1 (Iig , 3a). 
", a tOll jours d e l' ca u libl!" Il, long d e s cô te s d e la tt'I I 
d ' I'J k:sm TC ct (uu ) du G ro e n la lld , d ( ntulle (' 1 'nduc de 
superlil ie p;lIli c u lière m cnL (onstant c j lls l 'au sud -o u sI de 
l'i l :o!ll.lrg (\"()i r sectiull 5. 2) , Il ,'a a u ssi Irc'.'s souvent d e s 
"te nd\! '. cl' ';llIl ibrc autour d e n it- ort h lllllbcrialld c t da ns 
la h a i rI!; I\ ! 'Ivi lle . Au cours dt' 2 ci e;, [; d('m i erc~ an n 'es 
(1 ~ J7 rl e l 1 ~)7 (j , il \' ,1 eu une é lend u e (1" ' all libre dalls la p a r 
li(' la pl u ' se p tenlriona le d u dé troit d a r ' cnjanvier Ct Cil 

fhriCl (fiK. Ja). 

La p a n ic la pl us s eptt'nlr iOl ale d e la m e r d e P.affll1, 
a il sud d u pOlit dt' g lace, res te perturb e p e ndan L t0 11l l' hi
ve r. Les coura nts , 1 s vents 1 la giratioll dalJs k sens Ill vcrst' 
dt' .~ aigu ill es d'ulle montre dalls hl plus gr'lIldc partie de la 
111 <': 1" dc Bdlin g-arclent constarnm ' I II la gla ' ' Il lIIOIl\'elllt'1I1. 
P l'Ildanl l'hi,·cr. ce secteur ;lp paraÎI toujours a ss e7 !onc(: sur 
l'lIllagt 'rië infra rouge O ,\A (fig'. :,b, r. rf) , cc qlli in d iquC' la 
prl 'scnce dl ' gl ace lII ince POUV;lIll renferlllc r des é tcndues 
pari it:ll e mcnt ou complèlcmenl libres . 

Des étenducs persistalltes d'cau libre (ou semi-libre) 
cxiSlent dans d(,s zones limitl-es à l'extrémilÉ' nord du détroit 
dc SmiLh,;] l' 'ntrée du détroit deJones au large de l'île 
Co!Jurg, dam l , détroit de Lancaster au large de la côtc sud 
t'st dc l'île Devon, et autour d e l'île Nurthumberland (fig. 3f) . 
La principale t' lL'ndue d'eau libre commence à s'élendre vers 
Ic sud dans le lJorei dc la mer de Baffin pendant la première 
moitit, dl.' mai (hg , 3/) (du début au milieu d'avril ell 1977 et ,1 
la lin d'avril en 1979). I.es particularités de l'élargissement 
clc la polynie vers Il' sud dine'relll quelque peu d'une année à 
l'alllre, mais Ivpiqucrnelll sa IimiLe sud se trouve aux alen
tours de 7(jON ± Ij~o ù la fin dc mai (fig. 3g ct hl. Au sud, 

l' "Il"lldllt' d\"t1llihrl' L'SL pills gr;lIlde dll cô te:' 1l1l1 '~1 ci e \;1 IIIL'!" 
(II' Balnll. Ncallllloil lS, la or! h "Val c r Ill' n :joilll p ~IS 1l0rllla
"'1111' 111 le d(' lroil de LlllCaSit T ;1\';JIlI la Illi ~ jllill (lilllll~li l'Il 
1 C)7~)) . <<.,U l'lqllL' l '1I1pS e lljllillet, LI N orth W ;lIer r ejoilll 
1' (' tl"IIc1II C d'l';lI l li l> n " qui s '{ lcnd "crs le Jlord-oll l's t ;'1 parlir 
d l! d "1 l'oit de ]);I \' is , quoiqllc cda IH:' st.' s ui t produit qll'en 
seplembre ( ' JI 1 ~I7H. 

Le p Olit rI l' g-LtCl' du d{-[mit de S milh ~ c brise ~'l I ~ l lill 
dcjuill e t ( 197q ) OL! ail d l'bui d ';JoÎl I (1 ~)75 , J !)7ü, 1 !)77. 1 !l7H 
el l' étcndue d 'L'au lib re peU L ,d' lI'. s " 'lendrc vcr' le norcljlls
qUL' LbllS le u<:' lroil de 1 M l' .S . 

5.~. Î le Coblll g 
L' ilL' l' t ' Jl !tIC d 'cali libre p ;lni cu lit\ n"lIJ L'll t pI Tsi staIlt (' 

cs t igtla l "c 1 h a qu (' hinT p l"(\~ dt' l'île Cobu q.~· . Cl'lle j>ol \ïl ie 
('X I. te ell La n t qU 'CIltit (' di ~ t inct ' P 'ndanl qlll'Iq llt'S Inu is 
;1 ';l I Il de rej o indn.' la nappe d'C1Ll (li incipal<' d(' la \Torth 
'''a t!'!" l' limai ou l'nj uill . 

L ' t:ng-LIC ('IlI L"III ~ C produit ,l ia fin d e septcn lbn' 11\1 ail 
clt'-h lll d 'oc tc>hrc , (Ollllllt'n ';J1ll <bn s le d el.ro it d e.J on t' ~ pOlir 
ell gl ohe r l'île Cll hmg '('J le m ilieu ou Li li n d' octo\)rL' . 1.;1 
g'la ce ;1I1 11L1 ,li t" Ilr{do llJ ill ' dan , Cl' ll e rég il )!\. l. 't'au lib l (' 
"pp<lr;lîl d\d)()rd ('ll j all\' i( 'r (' lTptionl1 t' lkm 'nt L' n d ('n 'm
Inc Cil 1 ~) 78 ) ct l' t't e nd u e p re ll d t , p iquL'lIle llt la f()I"I lle d'ull 
cil 'lia i l'II fcr <l r111'\'al d<l 11S le dét roi l d ' L ld\' ' \ 11 11 ,l U ~L1d
Oll t' t d 'l'ile C o l>llI g (ilg . 3a l. I.e (" h enal t' 1t, 11I1 . à la li lll il l' 
c n l re la g lace lill.{' 'dalls le d é lroit d e .l fll1cs et b ~ lact · de 
h ;lll<) uisl ' k la Ill C'l" de Baffin . l O lll(' foi~, la j(' rtI1C ct l ' ('mp la 
Cl' Ill c n l cl , ce ll {' Ie lldu e' d ' ',III Iii re sonttdkl1l c n l rég ltli<Ts 
d' u llc a nn ' c ~ l'aull( ' q u 'il peul, ,Iu lir ullli t' 1l av ' l le ( 0 111 ,1111 

sud-D t p ro\'e ll:u JI rl\l d ét ro it il ' J oncs et q ui, ' ' Il g ou lfn' (\ :111' 
lt: d ~ lroi t (fig . ~) . 

L' "tend ul' d ' c ,llIl ib rc persist e tOUI l'hi \'cr,, c ' 1 
cndrllit ('t peU l ,I\'o ir UIl t' ln,'s g-ra nuc s lIpedicie (par C.' , lig . 
:~ r ,if) , Des dlt'lla u X p e u ven l se pr ,IOll gTTjU'\ lu ';\ 1<.1 North 
V~' at cr ou \"( '1' le slI d C il d irectio ll du dé troit k 1 1Tlcas t 'r 
auq u el ils 'Oll t gt'Il "I.tl emcnl 1 li '" en av r il L I 01'1 11 Wal l' l 
s 'é t('n d p lll' loill qu c l' île Coburg ve rs 1 sud d e 1,1 Ill i-Hl ;ti ail 
dé'bllt dt' juin (jllSq ll ';'t la mi -juill!,1 1.'11 197H) , qlloiqu ' ('11c 
puissc lui (' LI T rdil'l' de b (ol1 intclllliLlenlc a vall t (l' LI ' 

P "1 io de par le chenal (tilier 1 . 1 ()11~ d e la cÔle dl' b te rrc' 
cl '1'.l lcsm ere. 

5.:1. Île Bvlol 
Au cours dl' chac ull e de,s 5 allllée , ulle l' te n due 

d't'ail libre p ;II '"llèlL' , b cô tc l's t CII I s u d-e· t d e l ' île 13\"101 Cl 1'1 t' 
ol>~tT\'('1' (ng ,, 4 (t ) . C'esi llll t:' ' te nclllL' p lutôt dillîril e ,\ a rt ll-
g-Llphier cn rai .. on Il"> épai s ll u a g-e li'é quL'III S dall l\ 1"C l l.e 
r(-gioll. Q ,uoiqul' elle étenduL' d 'eau libre l'l'joigne Cil lill d(' 
compte la North W~lt er , <.:Ile sc forme ,j l'origille ("OIlIl1I C 1I 1IL' 

ntilé d isl in cte . 
l.'e;Ju ail tour de l'île Ih lot g r:: le g é lléral ' Illent ver. la 

fin d'uClobre au IIIOIlH:' llI de l'clIg"lacel1lenl rie la Illcr de 
Balhll . Un chenal~l' rorme entre la glace fixée il la rive dl' l'île 
Bvlut et la glace de dérive dans la mer de Ballin; l'apparitioll 
Cl la disparition du chenal sont reliées ail venlS ct au dépla-
ccmelll général de la g la ce de banquise dans la mer de BatTi .. 
La taille et l'empla '('mcnt précis d e celle L'ntité varie nt d'Illll' 
annl'c à l'autre, mais elle est toujours situ('e 1 long d e la c{ll t' 
est de l'île, se prolongeant vers le sud devant l'ent rée du 
détroit Pond et au-delà du cap Macculloch sur la terre dl' 
Baffin. 

De 1976 à 1979 , le chena'i de ('île Bylot eSL apparll 
pour la première fois en février. tandis qU'<':1I 19Ti l' t'tendlll' 
d'l'au libre était sigllalée pour la prem ière rois e ll mars , En 
1977, 197R et 1979, il s'agis~ait cI'lIn chellallibre ail larg-e dl' 
la côte sud-est rie l'île P.ylot ct se prolongeant vcrs le sud all' 

1 l
, 1 "lll l 'Illle"lll SUI la 1 TI"(' de Ball ill (par e .·. lig . -If/) . En 

1 e a CUL, . ' . . . , . l, l ' 
. 1 "IC'lltlll(' S" Ilrololl,reall ('g.alell1c'lIt ;JuIOUI C ( ,1 1 (J71> lT le ( . ~ " , , . 

: ' . 1 l' 1"1' Ihlol (li,r. ·Ih). En 1 !)7!'i, Ic rlH'lIal e lall assel. 
(" 0 t l' 11 () 1 ( (IlL . . " . ,.' " _ . ,. 1 l ' 

1 ." . c'Ie Il IlVe cl sc Ilrlilon O L,lIl ' LI si SIl( e l' I"" 'l' cl P Il'> p l cs . ' ." . 
,\ ,., . 1,1 ' .' l' "S i de nit- l'hlul IllSll'l' ~lll cap M<l cl"lIl1o( Il IOllg (l ,1 «() l ~ . . . 

(Iig. 1). l 'O\lVcrtlll"l' disparaît gt:II{'raklnclI l cn a\Td, COII"IIlIC 
. .. . . , 1 !J7n 1 LJ77 cl 1 ~178 . En 1975 , e ll e dlSp<lnll. au 

l"Clutlt"I,ISt ll , " ," . . 1".' 
. l' 1 <J7l) l'éte nd u e d L'au libre Cl,llt (on m e e " 

cll'hlll dL' 1Il,ll. .n ' . , .. 197C 
. .,.t ' li" 111 la rge d( ' l' allgl . sud -est de 1 de ct en l 

1lI1 pL'UI .su l ' , . . . ' f' 4d) 
• ' I)L'lilL' "tcndue réall l,araissall en mal ( Ig. . fL'llL' I1II'UIL . ..... ., 1 . 
COIIIIllC 1I01l~ l'aV()lIS dé) :l fllcnllonne , celte po )'nl e 

. ' ,f' d > 'ollllJI ' la North 'v\: <lter au 1I10lllel ll d e la 
rl')OI Il 1 (II III f:( .' 1 l ' 1 

': '1 1· . \. Ill e r dt' fi -llhn ; ell e IJl'U I la rCJolllf rc ( es e deb;J( L' (,li l , .1' _ 
' . l" . ( ·Ot1llll e L'n 1975 ) ou se u lement cn ,Iout (comme 

1II111~ C Cpllll ( 
ell 1~) 7ï ). 

Figure 4a-d . . . 
ElIgl;H ('111<.'1\1 ,hi ré's l'au dl' (h('n ~llI:< de l'ile Ihlo l JJour (crlalll\ 11101:' e t 
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5.-1. Dr- tro it (I!- LII1C<lSI 'r 
Oc la g-!;tce li x('C;1 la CÔle sc forlllc ~I la lin cil' SL'jltCllI

brc 011 ,lll dé'blll d 'octobre dans le délroil dl' l ,(Jllcasler. Ali 
IlliliL'1I (Ill ~\Ia lin d 'octohre, le détroit cSI g- "lIéralclllcllt COIII
pl i, te flwlll I"C COll\Trt de .-Ialt' quoiLfllt" cd le-ci nL' s()it pas 
e ncorL' (onsulid 'C (9 + I l U). l n r(' se"111 dl.' chenallX côtlcrs ct 
cl , lissures apparaît gén{Talelll 'ni Clllr(' la mi-novembre 
(1975, 197G) ct la mi-dén' l11bre (1971,1\>77) pUJll" p('rsister 
sous une forme ou une autre p end,llll Inlll l'hiverjusqll','11a 
déb~lcll ' . TOul er ois, cc rt'!;cau n' l',st pas apI ;lru pt'Ilda lit l'h i
" c r 1 97H-1979, ;"ms qlle la g-lace S'TSI consolid é e dall . le 
dét roit d c Lm c lsler . Des ChCII<JUX IUIIg e nlle s côt é s Ilord ct 
.~lld du d éL roit de Lan 'aste r et se prolonW'llt vers le sud dans 
le ){oulet dll Prillcc-Régent où ils peuvcnt ('tre OI~Vel"lS <I1l.sud 
de la baie dL' Cres weil du côte ouesl (par " . hg, !1Il). 1,<1 chs
position des chenaux est périodiqueme nt modili é 'SOIIS 
l'inllucn cc des couranls et cl ' s venLS . U n ch n al <JIll appar
tient à ct.' rl-scau cornl1lcnc c: .) l 'e xtrémiLl: ouest du détroit de 
Lallcaster CI peut s e prolonger vers l'ou cs tjusqu'aux îles 
Criffllh et Lowther cumme ce [ut le CIS l'njan iCI Cl I('- vriel" 
'975, 197G, (! )77 e t 197H (fig. 5a). En 1 D7G, ce chena l cs t 
r(' .st(' :l cct endroit pendanttoUll'hi ' 1' (fig . 5b)jus qU'dll 
1I1011lCllt de la d é bâcle ;] Id fm m;:Ji. En 1975 ct. 1977, l ' che na l 
alltour d c l'île I .owth r ,1 gelé' deux fo is vers le déblll l{ vr ie r 
Cl la fi n m ars . À peu près au m ême 11I11lllenl. Ull autre t:hcmt! 
sc forme d a ns les enviro lls d e l'île du Pn n c , Léopold c t 
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Figure 5a-e d . dl' cenains 
Englacement du réseau de chcnaux du étrOIt c .ancaste r pOUl 

mois et certaines annét'S 
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s'é tire vers le nord en di rection de la baie de Maxwell pllis 
vers l' cs t le long de la cô te sud dl' l'île Devon (fig. Sc et rl). 
HisLOriquement, l'emplacement de celle tendue d 'eau est 
resté remarquablement constant (Smiley et Milne, 1979) et 
peut ê tre associé à l'existence du seuil sous-marin présent à 
cct endroit oans le détroit de Lancaster. 

En 1978, le chenal de l'île du Prince-Léopold est 
apparu pour la première fois vers le Il mars mais il était de 
nouveau gelé le 25 mars . À ce moment, l'étendue d'eau libre 
se limitait à un chenal reliant le cap Sherard (île Devon) au 
goule t de l'Amirauté. En 1979, la seule étendue d'eau libre 
dans le dé troit de Lancaster fut un chenal transversal oriemé 
nord-sud près de l'entrée du détroit (fig. Se). Ce chenal s'est 
formé au début de janvier et rejoint la North Water pendant 
la deuxi me moitié du mois de mai. 

Pendant l'hiver, le chenal situé le long de la rive nord 
du détroit dl' Lancaster peut être continu et relié à la polynie 
située près de l' îl e Coburg, selon le conditions de vent et le 
déplacement des glaces dans la mer de Baffi n (fig . 5a et e) . À 
d'aut res m menlS, le chenal es t discontinu (fig. 5b). Du côté 
sud du détroit de Lanc ster. le chenal n'est généralement Das 
con tmu vers l' est jusqu'à la polynie sit uée au large de l'île Bylol. 

La débâde a commencé du dé bu t au milieu de mai en 
1975 e t en 1977 et à la fin de mai en 1976. En 1978 et 1979, 
Ile ne s'es t pas produ ite av, nt le moi. d 'aoÛl. 

5.5. Goulet du Prince-Régent 
L'englac ment ne se prod uit g Il raI ment pas plus 

Lard qu'à la mi-o tobre dans le goul t du Pri nce-Régent e t le 
go lfe de Boothia. Puisque le goulet du Prince-Régen t ri 

evien t libre de glac en direction sud que j usqu'à une ligne 
reliam 1 baie du Lord Mam", sur la presqu 'île de Boothia, à 
l'île du Kronprinz Frédéri c, il exi le une ligne de d -marca
tion entre la glac annuelle d goulet. du Prince-Régent et la 
glace oc plus ieurs années du golfe de B othia . 

Enjanvier , un réseau car ct rist ique d fis sures et de 
chenaux cô tiers apparaît le long des rives es t e t oue t du 
g-oul t du Prince-Régent et se prolonge vers le sud dans le 
golfe de Boothia et la baie du omi té (fi g . 6a) . Ce réseau de 
chenaux t gal ment relié aux chenaux longeam le ôté 
sud du détroit de Lan aster. La disposition de ce. che ll, ux 
correspond de très près à la réparti tion des courants dans 
celle r gion (fig. 2). Un chenal libre apparaît courammenl le 
long de' côt cst et nord-est de l'île Somerset en janvier et 
fev rier (par ex . fi g-. 6a et b) et il existe parfoi une é tendue 
d 'cali libre le Ion de la presqu'Ile de Brodeur à la m ~me 
périod de l'année. Il p ut éga l ment ex ister une étendue 
d'cau li br ' 1' ' ntrée du g ulel du Prince-Rég nt (par ex. 
fi g. 'c ou un chenallibr en travers de c goule t au sud d u 
d ' troil d Lancaster (fi g, 6d) . Pr sque to us les ans, il existe 
un chenal transversal quelqu part entre le détroi t de Bello t 
el la baie de B rn ier de la presqu 'île de Brodeur de mars j us
qu 'c u mil ieu ou à la fi n de juin (fig. 6e t f). JI 'agit d' une 
entité Ires régulièrement prés nie d 'un > année à l'au tre et 
qui n di. paraît qu'avec 1 débâcle. (Pendant la du rée de 
J'étude, se ule l'année 19ï9 a fait exception, ce chenal n" tant 
alors apparu qu'à la mi-juin.) L'emplacem ent de ce chenal 
tran' ersal peut être relié à la topographie sOlls-marine du 
goul t du PI 'n e-Régent puisqu' il exis t un seuil en travers 
?u dé troit à peu près à cet endroil. Ce seuil peut également 
mAucr sur la formation de courant. en sens inverse des 
aig-uilles d 'une montre dans le goule du Princ -Régent 
(fig. 2). Il doit enfi n Signaler le grand chenal libre 
qui est apparu dans la baie de ' reswell en janv ier et (ou) en 
février au cours de 4 des 5 dernières années (fig. 6d), Ce che
nal a tendance à disparaître au moment de la formation du 
chenal transversal en mars. 

Le goulet du Prince-Régent a été libre du détroit de 
Lancaster jusqu'à la baie de Bernier au sud avant la fin d'août 
en 1975, 1976 et 1977. En 1979, ce goulet n 'est devenu libre 
de glace vers le sud que jusqu'à la baie de Creswcll et en 
1978 seuls les baies et un passage du côté est du goulet ont 
('té libres. Ailleurs, la couvertur de glace était de 8/10 à 
10/10. 

5.6. Détroit d Bellot 
La polynie du détroit de Bellot peut probablement 

être attribuée aux effets des courants empruntant l'étroit 
chenal sépar ant l'île 'omerset de la presqu'île de Boothia 
(voir fig. 2) . Le Servic hydrographique du Canada (J 970) 
mentionne l'existence de forts courants du côté est du 
détroit, ce qui peut expliquer l'agrandissement de la poJynie 
observé régulièrement dans cette région. 

En tre la fin septembre et le mois de décembre, le 
dét roit de Bellot et les secteurs au large de chacune des 
extrémités de ce détroit, dans le goulet du Prince-Régent et 
dans le dét roit de Franklin, 'e recouvrent de glace (fig. 7a et 
b). Au cours de chacune des 5 derniè res années , une é tendue 
d'au libre a été ob ervée au milieu du détroi t d Bellot entre 
la fin de décembre et le mois de mars (par ex. fi g . 7e). Celle 
étendue es t d 'abord apparue en déc mb!' en 1975 t 1978 
et en janv ier en 1976, 1977 et 1979. En avril e l mai, la 
polynie se déplace vers l'extrémité es t du détroit et 
s'agrandit pour se prolonger dans la baie de Brentford (fig. 
7d). La débâcl s produit généralement en j uin mais les 
conditions va 'en t fort 'ment d 'une année à l'autre se lon la 
progression de la débâcl e dans le goule t du Prince-Régent e t 
dan:> 1 détroi t de Franklin. u cours de cetle p -riode , le 
détroit cl Bellot peUl être complètement gelé 1976), li bre 
dan le mili li et occupé par la g'lace à l'une ou l'autre extré
mité (1977, 1978, 1979), ou bien tout le détroit peut êt re 
libre de glace u côté de la baie de Bren fo rd (1975). 

De la lin juin jusqu' léI fi n septembre, le détroit de 
Bellot re. te libre et r lié à une é t ndue d'eau li bre dan le 
goule t du Prince-Régent (fig, 7e). Pendant 3 années (1975, 
1976 , 1977), il ya eu des étendues d' eau libre aux deux 
extrémités du dé troit à la fin août ou au début septembre 
(fig. 71>. En 1978 et 1979, il n' y avait Ulle étendu ' d 'eau libre 
que du côté est du détro il. 

5 .7. B' ie du Comité 
Au cours des 5 an n es, on a observé une pol nie, qui 

apparaît pour la premi re ~ is en janvier (1977), en février 
( 1975, 1976, 1979) ou en avril (1978), dans la baie du 
Comit entre l'île de alles e t la péninsul de Simps n_ 
Q u ique sa fonne, sa tai ll e et son emplacement p ci aient 
initia lement varié d 'une anné à l'autre , Ile a généralem nt 
pris une forme assez caracll:ristique en avril (fig. 6a àf c l Ba). 

Dans celle régioll ,l'englacement commence au déb t 
descpt mbr' (1 976, 1977, 1979), lami-sepLembre (\977) 
ou au d but d ' t bre (1975). De la glace fixée se forme le 
long du liLloral t<tndis que le milieu de la baie est occupé 
principaleme t par de la gla e de deux ans et plus qui y 
dérive en provenance d u golfe de Boothia. 

La polynie semble faire partie d'un réseau de chenaux 
côtiers qui s forme entre la glace fixée à la CÔLe et la glace de 
banquise dan le goulet du Prince-Régent, 1 g If, de Boo
Lhia c l la baie du Comité (fig. 6a). L'existence de ceUe 
polynie es t diffici le il expliquer en raison du manque de 
données sur la bathymé trie et les courants. Nou pensons 
néanmolJ1s que le VCJ1l et les marées peuveJ1l ê tre des facteurs 
importants. L'amplitude maximale de la marée à Fort Ross 
(détroit de Bellot) est d 2,5 à 3 m et elle est vraisemblable-
ment plus grande plus loin au sud dans la baie du Comité, 15 
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f igure 6a-f . 
Englaccmenl du n; seau de ('henaux du goulet d u Prinl'c-Régelll pour ('crtams 
Ino is e l ( ('rt aines années 

a 

b 

Iqo 29° 300 490 Km 

Après sa fo rmalion, ce l.le polynie persi ste jusqu'au 
Jébut de j uin alors que la glace du golfe cl Boothia el de 1" 
baie du Comité devient pl us mobile e t que la glace fixée COI11 -

mence à se briser. Au maximum d la d bâcle, il y a de l' eau 
li bre le long de la cô t mais la baie du Comité Ile -même 
n'es t j amais libre de lace (fIg. 8b) . En septembre 1975 , 
tuutefoi , une partie cxccpti nnell men t grande de la baie 
(' tait libre j usqu'au goulet du Princc-Rl-gent. 

FiguTe 7a-f 
Enlilacemenl de la polyniç du dé troi t de Bello! pOUf' certaill. mo iSél 
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5.8. Bassin de Foxe 
L'englacclllcnt commence gén ,·,tlt'ment à la mi-octo

bre dans la panie nord-oues t du bassin de Fox et aUeint le 
sud de l'île Southampt n au début ou au milieu de lIovem
bJ'e . En 1978, l'englac m n t s 'es t p rodu it quelques sema ines 
plus tô t. Le bass in de Foxe e 1 ca ac téristiquement recou ert 
de glace almu Ile el on y trou e des lOn s de glace hxée 
autour des îles e t le 1 ng de la cô t . En raison des vents, d es 
marées el des cOll r n ts, la p lus gTande panie de la banquise 
res te con ti nueUem nt n mouvement. Sur l' imagerie NOAA, 
une grande panic d u bass in d Foxe apparaît pr sque 
wujOUl' t r s fo ncée, peUL-être pa rce que le d -pla 'ement 
constant e pêche que la glace ne devienn trop épa is e , 

li se forme normalement au début de janvier, dans 1 
partie nord du bassin de Foxe, un réseau caraclhistique de 
fissures, de chenaux er de peti t s é tendues d' eau libre qui 
varie plU d 'une année à l'autre (par ex. fi g. 9a) . U n lendue 
d 'eau li bre cst apparue au nord el au Il rd-e t de l'île du 
Pri tl e -Cha rl es dès le débu t de d cem re en 1975 c t 1978; 
elle proven' il de l' xtrémité sud d u détroit de Fury 1 Hed a 
jusqu'au-delà d l'île Igi ul ik vers le sud en 1 75, el en tre les 
îles Igloolik et Jens MUllk ainsi qu'au nord de l'ile Rowlcy en 
1978. 

À la mi-février, ou plus SOllvent au d bll t mars, des 
chen ux côtiers li b .. s exi l nt habiLUellement autour de l'île 
Koch, de l'île Rowley, de 1 péninsule de Baird , de J'ile Foley 
Cl des îles Spiccr. n chenal libre s forme égétlern ' nt e n lre 
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Figure 8a Cl b 
ETlglan:nu ' lll dt: la pf)l~ nit, d e I ~l haie du ( :Ol1lÎIl: pour ll'na ins Illois {'l 
('l'rtaill<':s ~llln('l'''' 
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la glacc fixée et la glace de banquise du côtt' sud-est de l'île 
du l'rince-Charles -' t du côté sud de l'île de l'Aviat ioJ1_ cnai
nes allnées , l'étendue d'eau libre se prolonge vers le sud le 
long de la bait' de T ;werner (terre dc llaAin) (fig. 9b). La 
polynie située au large de l'île Rowlcy a été re!it'c à c ' \le des 
îlt-s Spicer à la mi-avril en 1 !J78 (par ex. hg. 9c) et cntre le 
milieu et la fin de mai en 197G, 1977 ct 1979. 

Il exisle génér<llement IlIl chenal libre entre l'île 
Igloolik e t l'île Jens Munk au début de janvier (hg. 9a). Celle 
polynie, qui a la fo rme caractéristique d'un fer à cheval, per
sislc penda nt tOul l'hiver. Un autre chenal libre apparaît en 
lévrier (1977, 1979) ou en mars (1975, 1978) du cap Wilson 
jusqu'au-delà de l'île Winter au sud (fig. 9 b). Ce chenal pe r
siste égalcmenljusqu'à la débâcle. En 1976, il n 'y a eu 
qu 'une petite élendue d'eau libre au large du cap Wilson en 

ï mal. 
'S po lynies au large de l'île Rowley, des îles Spicer, 

de l'île du Prince-Charles, de l'île de l'Aviation et du cap 
"Viholl sOllttoules situées au sud ou au sud-est. On présume 
que cela dt'pend en grande panie des vents dominants qui 
soutlIenl dll nord-ouest (Markham , 1962); un effet compara
ble a déjà t'té sigualé dans les baies d'Ungava et d'Hudson 
(Stirling ct coll., 1977). 

1 I .e rb.;eau dl' che naux au larJ.~· l' dl' la r ()le nord de \ 'il<: SOlHhiunplon n'a pa!' 

i'l~' 1,: ~~ rtoAr .• phi(' r(' g\lli(~ reml' nl parn ... ' qu'il Sl' lrouve ;', la limit e d e la région 
pnn(lp~d(' ('ludi('"". 
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Tous le - ans à la mi-mai. une grande étendue d 'eau 
libre apparaît au nord-ouest du bas~ in de Fox' enl re la 
pointe Hall , l'île Jen ~ Munk el l'île Rowley. Cette étendue 
d 'cau s'agrandit progress ivement vers le sud-est t les 
autres é tendues d'eau libre susmentionnées s'y ra ttachent 
progress ivement (fig. 9d). Ine étendue d' eau libre se 
prolonge fr quemment le long du chenal au large du cap 
Wilso n . La disparition hâtive des glaces d ,ms le nord-ouest 
du bassin de Foxe a été associée aux vents dominants du 
nord-ouest et aux courants circulant vers le sud (Markham, 

1962). 
À mesure que progresse la débâcle , un résea u com-

plexe et variable d 'é tendues d'eau libre et de glace lâche se 
forme au gré du vent et de la progress ion même de la 
d ébâcle. La disparitio n générale de la glace du bass in de 
Foxe par le dé troit d 'Hudson se produit généralement ci e la 
fin d'août à la fin de septembre quoique la g lace n'ait pas di s
paru cn 1978. Le dé troit de Fury e t Hecl a n 'es t souvent pas 
dégagé pendant l'été parce qu'i! a tendan ce à être obstrué 
par la glace sortant du golfe de Boo thia. 

5.9 . Porte de l'Enfer - Détroit de Cardigan 
La Porte de l'Enfer e t le détroit de Cardigan sont 

d'étroits passages entre les îl es KeIlI- orel et Devon t'lia 
te rre d'Ellesmere qu'emprUnleIlI de forts CüuraniS circulant 
de la baie Norvégienlle <Ill délroil de Jones (fig. 2). Une 
polYllie récurrente bien conllue existe à cc t endroit à cause 

Figure 9a-d 
Ell ~ la(cm Cnl des pol yl1 Îl"s du b ~ I S-; ill uc Foxe pour nTL.lins rnoi" ct ce rt a ines 
;11 1 l\ é l'!' 
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de c ' .5 couranl s . D ' aprè~ les données dcs :i derniè res années. 
011 peul d "I inù ler la pa nie ecu Irak de celle po lynic qui appa
raît dl' maniè re as~ez cons lanle d'ull e année ~'t l'a ulre . 

l.' englaceme Ill se produ it normalelllenl e n septelllbre 
dall .' l'clic région; les baies e t les IJords sc couvrelll d'abord 
d ' g lace nouvelle. Aill e urs , la glace es t généralement compo
sée ct'un mé lange de g lace gTise, de g'lace hlanchâlre c t d e 
glace nouvell e; c 'naines années, il ya éga lement de la glace 
de première année e t occasionnel leme nt de la glace de 
plu sieurs années provenant d e la baie 1 o rvégienne el q ui 
vien t cong est ionner le d troil. Pe ndant les mois d'octnb rc c l 
d e nov ~mbre , la couverture de glace dans la Po rte de l'Enfer 
cl le d{-Iroil de _ardigan e 1 de !l+/ IO quo ique la glace sem
bic rester mobile dans l ' S 'C l ur. En nove m bre 197K, la 
( Ollverture d e gl..t e n 'é tai t que de (il 1 0 ;) HI LO p uisqll 'il n 'v a 
I>as Il d e dé barle dans LI b,li ,' Norvégienne celte anné v-là 't 
que 1 dét roit t' taitllloins con ' cstionné . 

L'eau libre r ' ap paraîl géné ra lentent au d ébut de 
décernbn; d 'un côté o u d l' aul re de l'île Kent-Nord, ~O ll \'<'l\l 
d 'abo re! d u côté e t. l,' ('t ' nd ll • d 'cau lib re persis te d l' dérclll 
b rc ;'Ijui llct , sa superficie Il ax imale é lant obse rvé ' Il mal , 
.i llin c lj\l ill e t. Le~ CO ll Jition ~ '1 les cO l\cen lra tio \'l s d e glace 
peu 'ell l êt re lr ~~ ''' ria bles pe nd,ll1t loul l'hi cr et d'unc 
an n ée j l'aul re (hg . IOn ~/J. Néan moins, la pol vnie res le 
S (lU \'(~11l li b re de glace le IOIl /{ de sa li m ite sud- 'st, p uL-ê l re 
C il rai soll de l'ex is l -'1l e d 'une plate -l'OI III ~()us-mar ine da ll s 
k dé lroit clcJones Cll tl'l" le cap Slll r ll1 sur la le rre d 'EIlf's lIlcre 
e l le cap S\'a rlCll S Ir l'î le ))evo n . Pendalll la pél-iod où son 
é lelldue c~t maxi m,IIe (mai à j lil let ), s, pan ie (cnU le e t 

libre de glace l iso lé ' du l "lroil de Jones . 
La dé bâcle ~ , produit normalc:rnen t e n juillet daus la 

baic n rgévien n ' et la glace ci rculan t vers le sud il tenda nce 
;'1 hloque r la Port e de n :nr r t' I I , dét ro it d e Cardiga n. En rai
son de n' phh lOllItc ne , la gla c n e di sparaît généralcm ' I l l. pas 
~ () lI l pl (r menl pendant l'été . r n:sqll<' ((l IlS les an s, le d é lro il 
deJ oJlc, e l dégagé pendan lle mois d 'aoû l alors q ue la 
('OIl Ve rl llIT dl· gl cc peut encore al tein dre fil 10 à 8/ 10 dans 
la Porte de l'Enfe r cL le d f> lroit de Card igan . Au momen l où 
sc p rodu it l' en gb l'me n t. <:11 s p t<:m brc, la couve rtu re de 
g-I <lce se compo, d ' un mélang-I: nc g lare no uvelJe-, (le gIa c 
d 'uli an 1:1 d 'g-I ce de plusieurs an n "CS . 

5 . 10. D(~ I r lit dl' la Reil le - D "u"n it l' ' lUl 

lJ n résea u h ie u r nn u de p o lyni ' s t' .' isu: aux e m 'irons 
\île 0 mel,ls (voi r le fron t i ~ picc ) ' 1 du dél roit Penn \', p ro 

bab lement n raisoll des orlS (" )Ilran l cl d e aux SII r! llUt 
pe u profolldes qu i p rédominen t dam 101I1 t: la ré ,·ion . 
1.' ' lIgbccmcm:e prod ui t géll é ralemenl ZI la fi n d, scplCln
brc ()u au dé bu l cl 'ouobr dans ce ll e régi n, l'année 1970 
ayant rail exce ption alors 411 'i l s 'e t prodllit :\ la mi-octobre. 
I.'clI~laccmcnt Commenc(' d' a bo rd da ns le d ' tro it Pe nn ' e l la 
l'ég ion situ l' e au nord -ouest de l'île Cornwallis dans le c\ctroit 
de la Re ine Clic dC lroit dc McDuug-all . A celle époque de 
l'année , la co uve r ture de gla('(.~ da ns le dé troit de We llington 
el la rég ion e n tourant l e~ île s Ounda~ ~t Baillie-Hamilton 
1 CII I val; .. r de 21 J 0,181 J (J . Moins de ~ semaines plus tard, 
ces derniers sec teurs gèlent égalt'lIlem, ce qui produil un ali 
gnemenl caractérislique d e glace (fig . li a). Quoique, dans 
toUle (C Ue région , la glace soit généra lem nt de première 
ann ' e , en 197R c l 1979 la partie nord du détroit de 
Wl'lIillg-ton ne S'l's t pas dégagée pendant l'é té . Par consé
«\lem, l'étendue d'cau reliant ce ré'seau d e polynies a u 
d(' lroit de LllIGlsler Il' ('lai l alors libre de g lace vers le nord 
Ql1('j\lSlI l1 'allx environs de la baie de GriAin d e l'île De von. 

En janvier (décembre e n 1978), une é tendue d 'cau 
libre apparaît dans le passage Co ud l e l1lre les îles nll\ldas et 
Baillie-Hamilton 011 dans le dé l n)it Pioneer el1lrc l'île 

Ihll1das (' 1 la presqu'île Sheills dl' l'île Devon (fig. I I;'). Ce lte 
l'Iu il l- pe rsisle pe\lcL-lnl les mo is d'hiwr (hg. II I' Cl dl. Ali 
I1\Oll\t'nt de ~on extension lIIa.· ill\ak, q ui eSl géné raleme\lt 
ol> .~ervée vers la fin avril ou le débul mai, Ie ~ eaux : illl (~ 'S 

enlre ces masses de terre n:s len t complè leme\lt li bres 
(Iig-. II I'). Au d ' hul de la d0hâck, général 'll1 ent e n juin,1e pas
.' ~Ig 'Com h e t le c1élro il l' ionee r ot1 l le ncl a n<:c à être COllges
tionnés par la gbce provenant du délroit Pennv, sans doute 
t'n raison des couranl.~ circulant vers le sud dans celle région 
(fIg. ~) . La bible profolldeur des chenaqx et la silualion des 
îl es conl ribuent ;\ lormer un "l rangle mcnl. La g lace coin cée Cl 

d i_ paru du dé but au milieu de juille t ' 1\ 1976 Cl 1977 cl vc rs 
1 ~1 rlll de jllillel e n 1975 ct 1078 . 1',n 1979 , e n raisun cIe l'é' lal 
des gla ct' ~ , il a é l( impossib le de dire ~I quel mo ment l'em
bâcl e a di sparu Ol! même ~'i l a d isparu. 

PIII.~i urs pe l iIC ,~ polyn ics se l'ormenl l'\1 ma i ou au 
d éhu tjuin le long du cô té t" l d u é lroi l Pellny (fI g. Il e). 
~lO iqlle ces po lynics pu iss 'n t ne pas ê ll e dégagées part i
cu li(\ remellt tÔI, \tour apparilion prée de la d ébâcle c t dles 
'embk lll ê lr ' s ituées ,lUX mêmes endr il S d'u ne a n née à 
l'aUl n', A III sure que sc pro d ui t la d é bâcle p en da nt le Illo is 
cl t> juil!, ces t'tendues iso lées d 'eau libre sc rej oif; ll enl jusqu'à 
« ' que loulle (U:t ro il so it dégag(' (général llIeul ~lla mi-juin) . 
Enfin , <l ia fi n de j uin ou il l<llll i-ju ill<:t , l'éte lldue d 'cau lib re 
d u délroil Penil)' rejo il ll ccl le ' illlée ,HIlo llr de !île 1 undas, 
bi ' ll q u 'en 19781es deu x é l 'ndu t's Ile 'il' s ml rej ointes qu 'au 
d é bu t d' ao t. L"tenc\ue li b re au tour des îl es Dunda. el 
13al ll ic- 1 Lll lli lt ni l rejoinl rd l ' clu dé lro it de Well inglon (ct 
pa r là le dé lro il de Lancaster) en lre la m i-j u ill et et la m i-aolÎt 
(Iig. J I.f). En 1978 't 1979, ces dcux é tt'lIduc' ne.: se SOIl I pas 
r ~joi nles pan e q u ' le dé tro il ti<' W ,lt ing o n t'st re~ t {' occllpé 
par la {{I;![('j usqu'aux environs dt' la bail' d e Gri liin au slId . 

Des couran t~ ciroda n t e n di rec tio n , ud transport en t 
la glace clt:s détmit s d e la Reille ct P ' Il ny ver~ le sucl p~H 1(' 
d é lroil de Wcl li nglonjusgu 'all dé tro it de LIllGlster. I.e 
détro il de Mr n uug'alt en tre le1> îl 'S Ba thurst cl COI llwa lli . n 'a 
j ama is été complè tclIlell t libn: de g lace p 'ndant InUl e la 
durée de l'h ude. 

Figure lOa,f 
Ellglace lll ,:, nl dl' la polYllicde la l'"rl e d l' ITll ler!:l du dét roi t de Cardig~a n 
pour ct'rI a IIl S rn()l.~ Cl ('C' flaIlH:S ;tnn (' ('~ 
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5. 11 . Réseau d e che naux d e l' o céa n Arctique 
L'océan Arnique es t rl'COUven dl' glace dl' d(Tivl' qui 

se d é place progressivem ent dans le sens d es aiguilles d 'une 
m o ntre sous re/kt rles courants e t d es vents . Une banquise 
côtière se fo rme le long des îles p é riphériques de l'archipel 
dl' la Reine-f~li zabeth , du cô té oues t de l'île Ba nks et le long 
de la cô te du continent (fig. 12) . L' en g lacementle long de 
l'île Ba llks peut co mmence r entre le 1e r octobre (colTlme en 
1978) e t le 1er nove mbre (comme e n 1977) o u biell une 
sl'JI1<Jine o u deux plus tard le long de la cô te du continent. 

Il ex ist e couramment, à la limite e ntre la banquise 
l'lîLi è re et la g lace de dérive, un résea u dl' chenaux côtiers qui 
\'arie peu d'une année à l'autre e t qui marque la limit e de la 
plate-forme contin e ntale (fig . 12). I.e l'l'seau de che naux es t 
SOlIV ' lit co ntinu du nord de l'îl e Elle/' Rin gnesjusqll'au ca p 
Bathurst sur le continent au sud puisjusqu ' ;lu-delà d e la 
poinl c Barrow en las ka à l'oues t. Enj a llvier 19 75 , il se pro
lon .l..\"ca it ve rs le no rd jusqu'au d é tro it de Robeson ntrt' la 
tl'rre d ' Ell es m e re el le Groenland. 

Le chenal s'ouvre et se referme au gré des 
c1 é plac 'Illents de la glace d e ballqui .~ c ; il est P;lf 
cons L'q ucn t d e Ia r g-e ur ct d c contin u it é variables. Il p rend 
LI f'aml e d ' llllL' sucee s iull d c chenaux, de fissures et 
d · é t (, ll du t· ~ d 'cau libre (fig . 12) lui, par clldroits , peuvent 
{'trc la rges d l' c1il.aill( '~ de kilo lll(' trt·s pendant l'hi\' e r. 
P 'nrlant de court (' ~ périocl ~ , il peut . a voir d e ]' cau libre 
dall ~ l ' hena l ma is, en 1 ai so n de la form;ll ion l' ~lpide d e la 
g lac!' e n h i\'LT, il (': t g{'ncTalcmc lll r eC'OI1\'Clt d e: g la ' C 

nnu\' e: lleWeeks, 1978) . C o m me no u: l'avon s d{' j:l 
mC' llt iO t1né, il é ta it ill1 rossibl ' de.: di ffére ncier la glace 
l '''U ('1\ ' d (' l ' ',lit lih n < , u r 1'i lllag(,l'i(' OAA d e .<;() rl e.: q ll ' 

Figur 12 
1'. lIghu ( ' tlH'lI t d u I l~'\ l'a ll de dl l ' U. lUX dl' ("caC(' ;Ul ,\n l ilt lll' pO lU t l'rt..tlH' u \o i, '-" 
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tous les secteurs pI'c'sentant un aspcl'l fonc é o nt été 
rep résentés sur les cartes cOlllme é tan t de l' ea u libre . 
L.orsqll e le chenal se refcrtlle, la g lace nuuvelle est empilée 
ou soulevée pOLIr lorme r d es crêtes de pression que l'on 
pc lit vo ir cla irement mê me sur les images NOAA . D'après 
la couverture quotidie nne que pe rme t l'imagerie NOAA, 
il st'lIlble que la g lace de dér ive avance et recuk très 
fréqllemment de sorte que l' eau lib re et(ou) la g.lace 
nouvelle persiste nt dans ce réseau de chenaux côtiers. 

l'our l''acihtt'r la discussion, n o us avons partagé le 
r('seau de chenaux dl' l'ucéan Arctique en trois ré gions: 
1) île du Prince-Patrick/dé troit ci e M'Clure/ île Banks ; 
2) cap Bathurst/golfe d ' Amlln(\sen; c t (3) du cap Bathurst 
à la po inte Harro\\' en Alaska. 

5. 11 . 1. Îll' du Prillre-Pafrùk 
La cô te nord-o ues t de l'île du Prim: ' -Patr ick (et ve rs 

le 110 rd jusqu 'aux Iles BOl'dt'lll't EUef Ringlll's) restc gé néra
Ieme llt bloqllée par la glace toute l '<lnlll't'. Il ya Cil d e l' eau 
libre le long d u che na l (,'()Iil'l' de l'océan \rcliqu E' dès la mi
nove mbre en 197:' Cl 1971;, tan dis 'Ille les aut res ann ''Cs il y 
en a eue e n janvier (p ar e '. hg. 1317). I .. n 1975, u lle étendue 
d 'caulibr<: a persis té j usqu' au d é,bul de juill t (quoiqu 'il n 'y en 
avail pa ' l'Il ma rs , en a \Til 1' 1 pcn danl la p remièrc Illoiti é' de 
mai ). En 1976, une étenduc d 'cau libre a pers isté j usqu'au 
f ',bul d e j uill , tand is qu' n 1977 il Y cu o e l'eau lib re jus-

Cl u 'au d éb ll t d , jll ill -I (:auf Cil avr il) , En 197 • il \. ;lva it lin 
pe u d'caulibr e n févrie r ma i , (' 11 raiso n cl ta p~ésence 
cl 'une pa isse co uc he de nu ag es Cl d'images lIla llqll<lllles f) 11 

de mali va ise qU:llité, nous n 'avo n - pa d ',lll l res donlll 'es 
:1 \'; lllll e ù('b ui IcjUlll al ur~ q u'il Il') avai t P~\S d 'cau libre. 
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Fig ure 13a-e 
FIl~lan·IlH: nl. ou rl:S l';W de chellaux cie l'île du l'rÎucc- l';llri ck pour (' ('rtain ." 
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En 1979, il Y a ell (l<--I't'aulibre jusqll';\ hl mi-juill (mais nous 
ll'avons pas de données pOlir lévrier el mars e ll raison des 
rnallva i!'es conrlitiO!1s nj(:: tt'orolu~i4u(,s). 

L'éte ndue libre de glace atteint sa superFIcie maxi
male nlrc avril et juillet, souvel1l en ma i (par e x. fig . 13b). 
A celle ép04Ul', l' é tendue d 'ea u libre est généralement conti
nue du cap Bathurstjus4u'au nord de l'île EllcfRingnes . 1<:n 
.i"illet , e n raison de la mobilité accrue de la glace de déri ve , le 
chenal a tendance à sc re fe rmer et cesse d'être continu . Ce r
taines années toute foi s, il peut y avoir des étendlles isolées 
cl'('au libre après celle date . Au dé but de juillet ct à la mi
aoùt 1978, il Y avait de l'eau libre (ou semi-libre) entre les île, 
Burden ct EliefRingn '5 et de la fi n d'août à la m i-septembre 
1978, ainsi qu'à la lin d 'aoû t 1979, il ex istait d iverses 
é tendues li b res au large entre les îles BOI-dcn e t du Prince-

Patrick . 
t Ile étendue d 'eau libre à l'entrée du dét roit cie 

M' Clure es t assuciée au réseau cie l'île d u PI-ince-l'atrick. 
Il s' agit peut-ê tre d'une zone de dislocatio n ntre la glace dc 
d érive de l'océan Arcti4ue et la gb ce fi xée dans le dé troit. 
A ((-'1 endroi l , d l' l'eau libre peut apparaî tre dès le muis de 
j;llIvier ([ ~)77 , lig. 13a) ou le m ois de fé vrier (1975, fi g. 1 3d) 
e l il va gé: ll é ralemcTlt de l'cau libre à la mi-Illai la plupart de~ 
anuées. En 107R toutefois , le chena l s '(' la il refe nué en tre 
av ri l el.iuillet. I lu ~ lôt en fé vrier, il y avait une ' Ic llduc d 'eau 
li brc d<lns le d 'troit de M'Cime pr\s de la baie de Mere de 
l'île 13an ks (fI?;. 13r) ; cependanl, la situation normale l'SI ce lle 
indiq uéc au x figures 13d c t e. Il n'y a général ern nt pas d ' cau 
libr' dans le dé troit de M'C lure aprl's le d t' but de juillet 
(quoi4ue ce fut l cas en 1977). 

Une ouvertu re ve rs le sud le lo n g de la cô t ouest de 
l' île B,lll ks es t égakment as~ociéc au réseau cie l'îl du 
Pri IlCt'-Patr ick . La date de l'apparition d celle é tend ue d' e~lu 
libre a va ri(' n u début d . j anvier n 1977 à la fIn de février cn 
1 ~17 5 et 197H. C omme dam le cas du chenal du Prince
Pa trick, la p résence le ce lle nappe d 'eau libre d 'p end d es 
d(ophKemen t <; cl ' la glace d e cl ' ri ve c t e lle atteint SO li l' tendue 
m,v ima l en tre mai eL j u illet (fi g. 13b). À la fin de l'été, la 
glace de dérive se retir vcrs le no rd-ouesL , laissant géné ral e 
mellt la cô te ouest cie l'îl ' 13anks d('gag "e au début de sep
temb re. La g- lace fixée commence à c.: for mer ail nord et la 
glac ' de dériv ' revient vers la côtc en tre la mi-octob re et le 
d(:but dt' novembre (1976, 1977, 1979). E.n 1975 , cela ," c t 
produi t à la fi n d'aoü t e t au dé but de septembre, et e n 1978 
le chen<ll n 'é tait pas auss i dégagé que les autres ann ' es 

pelldant l'é t 

5.11.2. Cap Bathurst 
Presque tous lc~ mo is, on peut trouver de l'eau libre 

411dque part dans l'ouest du g-olfe d'i\mundsen , dans la 
n"g-ioll dcs caps Bathurst, Pany et de Kcl1ct (île Ba nks) . De 
l' eall libre peut apparaître dès le mois de déc('i J'lbre quoique 
la pol ynie ne prend une forme caracté ristique qu 'en avril. 
L'cau libre apparaît à la limite de la glace FIxée, bie n que le 
courant circulant vers l' es t dans le golfe d'Amunds en puisse 

avoir Ulle inHuence. 
Dans cette région , l'englaceme nt se produit entre la 

mi-octobre (1975, 1978) , le début de novembre (1976, 1979) 
ct la mi-novembre (1977) et dure de 2 à 3 semaines. La pro
gression de l' e nglace ment s'effectue clu nord-ouest le long 
de la côte pour se terminer dans le golfe d'Amundsen. Dans 
l'ensemble, la couverture de glace se compose principale
ment de glace annuelle. À la mi-décembre, un réSC<lll carac
téristique de fissures et d e chenaux commence à apparaître le 
long de la limite de la glace FIxée qui suit le bord de la pla tc
forrn e contine ntale . Ce réseau se prolonge tout autour dll 
golfe d'Amundse n (FIg. 14a). 

Chaculle des 5 allntTS, 1111 cltellallihre est ;I\>paru au 
brge dll cô ti" es t dll ('ap Bathurst pt'lldalltle muis d j anvier 
(hg. 14a). Cc phénmnè ne <l coïllcidé avec l'apparitioll (J'ulle 
é tendue d' e<lulibrc justt' aUllol'd clu ClIp Pany ·1 lois sur 5. 
L'cau libre pe rsiste d<lns la régioll sous !lnl' lurme Oll Ullt' 
<llltrej us4 u 'à la fin d e mai Oll au début d e juin lo rsque 
l' étendue , ituée entre le cap Bathurst et le cap de Kellell sc 
dégage d'une manière caractéristi4ue pour for mer ull e aire 
de désagréga tion . Jusqu 'en avril, la ta ille , la l'o rme et l'elllpla
cement de l'étendue d 'eau libre sont très variables d 'Ulllllois 
et d ' une année il l' a utre (ftg. 14b). Toutefo is, presque tous les 
ans ell av ril la polynie présente une fu rme plus ou moills 
caractéristique (FIg. 14r àj) . Avec la prog ression de la 
débâcle, l' é tcndue d' cau libre entre les C<lpS Bathmst et cie 
Kellcl t s'agrandit dans le golfe d 'Amundse n. Oc plus, 
l' étclldue d'eau libre se prolonge vers le nord le long- d e \'î le 
Banks et ve rs j'oues t jus4u 'à la bai l' de ackenz ie (voir hg. 
Hg c t h). L'i mportance du dé >'agemen t du réseall de 
polynies côtières dans la mc r de Beaufort dépend ~url()ut du 
venL j)u i~q ll ' i l infl ue . ur les déphicemcll ts oe la glace de 
d fo l'ive dans l'océan Arniquc . La côt .. 1 (' t ', dég·ag('e jusllu'à la 
baie de Mackellzic pendant chacun de_ cinq é tés cljusqu';'\ 
l'il Baner à l' olleSI p endant n ois de~ r inq é tés . 

5. 11 .3 .. i l'Ol/f's l du ('(//) Balhu rsl 
l in r(-s(~all récurrent de fissures el de chcllaux sc 

fo rme en tre la gl ce ft xée c t la g-la t.' de d riv ;)rel iqlle le 
10llg de la CÔ Le du c p IbthurSl ve r" l ' OIiCSI jusqu'au -de là de 
l.t p,)inte g al ro \\·. 'aprr?s Marko (1 97:'), " la lim it de la 
g-!acc fixé' du tôt', cl > la nt r coïnc ide gén(-ralem 111 avec Ull 
( h na l persis tant (le IOllg dc la p (' ninsule de T ukto)'aktuk) 
q ui su it d'assez près la courbe hath)'lll t riquc de :Hl m ,t don t 
la posi Liu n v;) r ie tr 's peu d'une anllée ~'I l'autl' ," Marko ilHl i
que également\' xis tencf' d 'une zon " d c trans ition , qui 
renfenn de \' au libre , cl c la glace n ouvell e e t d e la gla 'C 

mobile, entre la g lace fi xée et la glace de dérive . Celle lOlle 
de transition apparaît ,'ur l' imagerie NO A. 

Le Ion r de la cÔle o ues t de l'océan Arc tiqll e, l' eng-Ia-
cement se produi t généralemell t d'abord dans la ré Tion 
situ e entre la baie de MackCll1 it, e t l poin te TIarrOlv e n tre la 
FIn de septembre (comme en 197 5) e l le dé bu t de no ve mb re 
(co mme n 1977. HJ79) , Dans la rég ion du cap Ba thlll'st et de 
la b~lie d Macke nzie , l' ngb cemcnt se produit envirun deux 
semaines plus tard . soit entre la mi-octubre (comme en 1975) 
e t la mi-nove mbre (comme e ll 1979) . À l'ouest de la pointc.' 
Ba lTow, \' nglac ' ment se produit généralclll n I encore p ills 
tard, entre la fin d'octobre (\ 975) et la mi-novembre (1976, 
197!J). Le réseau d e fissures et oe chenau x le long de la limite 
de la glace fixée <lpparaît f,{énéralement vers la mi-novembre. 

Pe ndan t l'hiver, on trouve souvent de petit ' S 

éLe nd ues d' eau libre entre le cap Bathurst e t la baie dl' Mac
ke nzie (fig- . 15a et b) . Dès novembre (197fi) ou d écembre 
(1975, 1977), de l'eau libre peut apparaître. On p eut trouver 
des secteurs libres de glace tout ail long des moi~ d'hive r 
clans ce lle région, mais ce n'est généralemellt pas avant la 
lili-mai que l'étendue d'eau libre es t continue du cap 
Bathurst à la baie de Mackenzie. L'étendue d'cali était conti
nue e n janvie r 1979 e t, en i 978, elle est app<lnte il la mi
février e t a persisté pendant tout le res te de l'hiver. 

Par contraste avec la région étudiée précédemment, 
des é tendues importantes d'eau lihre ne persistent 4 ue rare
m e nt pendant l'hiver entre la baie de Mackenzie ct la pointe 
Barrow. Le chenal a tcndance à res ter b loqué le long de celle 
partie de la côte. Dans la région à l'ouest de la pointe Bar
row, il existe toutefuis de l'cau librc et de la glace nouvelle 
presque tollS les mois ma is, ici également, l'éLendue libre 
ll'est continlle et importante qu'à la mi-mai environ (lig. ISe) , 25 
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Figure 14a-h 
EnglaccmeOl des po lynios du cap Bathurst c t des réseaux de chenaux 
adjacents pour cert ains mois et certaines années 
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Figure 15a-e 
ElIgb ("c lll enl du r6ea u de che llau x:r l' o ues i du cap Bathurst pOli r ( crlains 
Ill o is c l ('t'rta ines aHIl('eS 
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La d é:>b:tdc, qui l'st ca r~lct éris ée p~lr 1111 é larg issement 
progressif du n: sc<lu de chellallx , cumlll e llc e gé'llhalemen t <'1 

la m-i-juill (:1 la mi-mai t'n 1 !)79). A lIIesure qll(, proh"TSSC la 
d é bâcle, lin ètroit chenal continu apparaît le long de toute la 
côl e dll cap Ralhurst il la point · Barrow, le ~ec te ur entre la 
haie dl' Macke nzie el la pointe Barro \\' l'tant le demier à se 
d ('gager. Le chellal devient continu entre la mi-juillet ct la 
l11i- 'IOlÎt, Cl' qui ne fut toutefois pas le cas en 1975 alors qu e la 
ctllc re s ta bloquée par la glace . ' la fm dl' septembre ou au 
c1é'but d 'octobre, le chenal dcvient très vaste ; ~IU large de la 
poillte Barro w, la large ur maximal e de l'é tenduc d'cau libre a 
varié ellt r ' GO km (en 1978) c l -t 50 km (e n 197!)) . 

Le lecteur troll vera dalls une étude réce nte de Carle
ton (1980) ulle description de la polynic du cap Thimpson, 
a u brg·e de la côte nord-ouest dl' l'Alaska. 

5. 1 ~. C he nal Lambert 
Il ('xiste ull e petite po lynie au s lI d d u d é troit du 

Dolphin el Union t' litre l'île Victoria l'tic con tine nt. Une 
é lnld ut' d 'eau li b r l'SI apparue l'II fé vrier 197}! , à 1", mi-ma rs 
1977, à la mi-aV rIl 1979 (' t seulem e nt en juin Cil 197G. En 
1 ~)75, il a été di fi-ic ile de d(,termine r la date dl' SOIl apparitioil 
n raison d e la présence d'ulle é paisse couche de nuages . 

Elle exis tait lOutefo is au début d e juillet a lors que la (" ou ve r
ture cl ({ lace é télit en ore dl' 10/ 10 da l s les régio ns avois i
nantes . A la mi- mai 1975, il se mbla it y avoir de l'eau libre 
d ans l'a rchipel d u Duc d 'YOJ k a u c n lre du golfe du 
Couronn ' Ill nI. 

L' eng lac 'ment comm encc entre la mi-oc tobre e t le 
d é but de lIove m bre dans le go lfe du Couronneme nt et le 
1 ng de la cô te du contille nt. Le chenal Lambert gèle avant le 
cÎ> té es t du détroit du Oo lphin et Unio n el es t g·é néralemel1t 
cou ve rt d ' glae . la fin d 'octobre ou a u dé but d e novembre . 

Le chenal Lambe rt est tre~ pe u profo n d par endroil S 

(' t il est parsemé de nOlIl br ux hau ts-ronds . Les cartes ma ri
nes indiqul'Ilt ['exi Ic nee d' un fort courant avec d e gros 
re ll lO US de mal" e . L 'cau li b re apparaît g ' né ralement d'a bo rd 
d u côt(, sud-ouest des îles Lam be rt e t C am p in g- da ns le che
liaI Lambert (Iig. 16a ~l r) . La polynie persiste de ma n ihe 
caract é ristique jusq u 'au début dl' la débâcle l'e ndélnt la p re
mitTe panie de ju il let e t rejoint le golfe li '! JT1 undse n ve rs le 
milieu 011 la fin dcjuillet (1976, 1977) 011 le ckl>ut d'août 
( 1975, 1078 , 1970). 

,rJ .lo . Détroit de Franklin 
11 exisle une petite polynie r('Cllrrc n t , d u rôtl' l'st du 

c!Nroit d Frankli n parmi un r e lit groupe d 'î l . appelées îles 
T as manie (S tirling, fig. 1) . Ce tte pol ni e n 'est pas visible sur 
l'image rie OAA, mais elle a l' lé répér('c sur l'image ri e 
Lmdsa t. Ell e a une fo rme irr g uli è re et un diamètre a pproxi
matif de 1,5 à 2 km . De la g·lace j e une instab le prédomine 
d a ns celte région , appa rem ment en raison d es fo rts courants 
p ré ·ents dans le d étroit. Certaines années , il y a de p e tite s 
étenrllws d' l'au libre en avril, mais ce n ' e, t pas le cas tous les 
ans (R.E. Schwe insburg, comm. pe rs .). 
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PClilc polYllic réC LlITl' llI e ;, nie Mi stI' sur la CÔ IC Slld-CSI de la terre d e Baffill 
(pholo: 1. Sl irlill g") 

Causes physiques et importance 
biologique des polynies et 
autres étendues d'eau libre 
dans la glace de mer 

J, Résumé 

On connaît ma lla bio logie ct l'océa nographie ph )'S i
que des po lynies. Jusqu 'à très récemme nt , ces é tendues rela 
ti\' enH:nt pet ites o nt é té e n gra nde pa rti e la issées po ur 
co mpte par les spéc ialis tes de l'océa nog raphie ph ys ique SO I1 S 

le p ré tex te que ceux-ci aiment à étudie r des océa ns enti ers 
o u à to ut le mo ins des mers intér ieures, des go lfes o u d es 
zo nes cô ti è res dans leur en senlble . Les b io log is tes sa ve nt 
que les po lvnies c t a utres é te ndues d' ea u libre dans la glace 
de me r so nt import antes po ur les o iseaux de 111 e r e t les Illa m
mift' res c t o nt acc ulllulé bea ll coup de re nse igne ments sur les 
e spèces q ui les fréq ue nt e nt. Par a ill eurs, o n connaît très mal 
les échel o ns infé ri eurs de la chaîne trop llique do nt dépe nd e nt 
les oisea ux e t les mammifè res o u les différences e ntre les 
é tendues d 'eau libre e t les secteurs reco llvert s de g lace quant 
à la p roducti o n bi o logiqu e d e base. 

O n a examiné e t résum é la docume nta tio n p e rtin ente 
po ur en ve nir a ux conclus io ns suivantes: 

1. Le faCleur le plus impo rt ant q lla nt à la fo rmati o ll c t 
au maintie n des po lynies es t le vent. 

2 . La form ati o n co n. ante de no uvell e glace dan s les 
po lynies doit e ntraîne r une augme nta ti o n de la sa linit é de 
l'eau de sll rface q lli p ro vo que un brassage verti ca l e t la 
rem o nt ée de cha leur des couches profo ndes. L'ex iste ll ce 
de ce processus n 'a pas e ncore é té démont rée sur 
p lace, 

3 , Un grand no mbre de pol l' ni es , e n particu li e r les 
plus petit es, sont maintenues par de fo rts coura nt s de marée 
o u de direc ti o n dé fini e, 

4. La re mo ntée d 'eau pro fo nde aux front s de glac iers 
et de plates -fonnes de g lace es t un phé no mène b ie n con nu 
mais peu é tudi é. Ce process us pe ut e ntre tenir un a ppro vi 
s io nnement cons tan t en o rga ni smes p lancto niques il la sur
face des é tendues d 'eau libre. 

5. Les po pul ations d e di a tomées fo rm ées ;1 l' inté ri eur 
des pla tes- fo rmes de glace mêmes o nt fa it l' o bj e t d'é tudes 
intensives d epuis 1960, mais leur produ Cl io n es t enco re mal 
quantifIée quo iq ue p roba ble me nt cons id érab le, Les d ia to
mées ass urent la subsis tance d' une f<J une assoc iée à la g lace 
e t regro upant d es crust acés e t d 'autres inve rt éb rt's, 
la m o ru e (Borf'oga d/ls e t .-lrrlogad/ls, plus so uvent la pre mière 
espèce) ainsi que q ue lques espèces d 'o isea ux e t de 
mammifè res, 

G. L'écosystème dc la lis iè re des glaces est de tout e 
év id ence des plus imp o rtant s e t ex trê me ment in té ressan t sur 
le p lan de l'écologie. rvrê me si ses carac té ri stiques J é ta ill ées 
sont e nco re mal comprises , il exi ste un échange d 'énergie le 
long de la lis iè re de glace e n tre le sys tèmc sous la g lace, l'eau 
libre e t, dans les régio ns cô ti ères du m o ins, le ben thos. L' im-

par Max J. Dunbar 
Inst itut d 'océa nograp hie, Unive rs it é McGill , Montréa l 
(Qué) H3A 2 8 2 

po rt a nce des po lynies en bio logie sembl e reposer e n gra nde 
parti e sur la li siè re des glaces plutô t que sur l' é te ndue d 'eau 
lib re. 

7 . 1\ es t suggé ré de repre ndre les reche rches sur un 
suj e t a bo rd é au co urs des années 30 et a band o nné de puis: 
\cs e ffet s bio logiques de ''l'h yd ropo lymère '' au ni vea u de la 
fo rmation de la glace, 

2. Abstract 

Littl e is kn o wn abOlit th e b io logica l and ph ys ical o cea
nogT<J ph v o fpo l)' nyas . Until ve ry rece ntl y, thcse re la ti vel y 
s lll a ll areas have been la rgel)' ig no re d by ph ys ical ocea nogra
p hcrs, presumably becau se ph ys ica l occanogra phe rs like 10 

stlld y wl1 0 le occa ns o r a t leas t in land seas, g ulfs , o r coas ta l 
l.o n es as a who le. Bio logis ts a re a ware tha t po lynyas alld 
o ther areas o f o pe n wa ter in sea icc are im portan t to sea birds 
and manllna ls, and m uch info rma tion has acculllula ted co n
ce rnin g the spec ies tha t use th em , ln co ntras t, ve ry Iiule is 
kn o wn abo ut the lower \e vel s in the food we b upo n which the 
birds and m a mmals d epend, o r abo ut the diffe rence be tween 
'-' l'cas 0 [' ope n wa te r during the ",inter a nd ice-cove re d a reas 
in te rms o f bas ic bi o logica l p roducti o n . 

T he Iite ra tu re relevan t to the to p ic has been sea rched 
a nd summari zed , with the fo ll o wing results: 

J . T he mos l im port a nt facto r in the ['o rm atio n and 
ma inte nance o fpol ynyas and Aa\\' Icads is th e wind. 

2 , T he consta nt fo rmatio n o fnew ice in po lynyas mus t 
g-ive ri se to an increase in sa linit y in the su rface wa ter , ca us
ing ve rti ca l exchange o r water a nd the b ringing of hea t up 
('ro ll1 dee per layers, T hi s effeC! has no t ye t been de mo nstra
ted in the fie ld . 

3 . Ma ny po lynyas, espec ia ll )' th e sma ller on es, a re 
ma intaine d by stro ng se t o r tic/ a l currents. 

4 . Upwelling a t glacier faces and she lf ice faces is we il 
kn o wn but as )'etliltl e s tudie d. T hi s p rocess can m ainta in 
open wa ter with a co ns tant su ppl y o f plankto nic o rga nis ms to 
the surface . 

5 , Diato l11 popul a ti o ns d eve loped within the ice itse lf 
ha ve bee n investiga ted inten sive ly since 1960, but the signifi
cance ofthis product io n quantit a tivel y is stililarge ly 
unkno wn , th o u g'h pro bably cons ide rable. T he di a to ms sup
p o rt a n ice-assoc ia ted fa una consisting of crus tacea a nd 
o ther invert e brates . cod (bo th Boreogadus and Arclogadus, 
mo re co mmo nl y the fonner), a nd a few spec ies o fbird s and 
mammals . 

6. T he ice-edge ecosys te m is cl ea rl y most important 
an d ecol ogica lly extre mely inte res tin g. Altho ugh it is no t ye t 
unde rstoo d in de ta il , the re is an ex change o f e ne rgy a lo ng 
the ice edge be tween the sub -ice sys te m, the o pe n wa ter, 3 1 
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and, at least in coastal regions, the benthos. It is the ice edge 
rather than the open water ofpolynyas that appears to be the 
key to much of the biological significance of these areas. 

7. It is suggested that attention should be turned once 
more to a matter touched upon by research in the 1930s and 
since abandoned, namely the possible biological effects of 
water polymers involved in the formation ofice. 

3. Introduction 

La dimension des polynies peut varier du petit trou 
circulaire de 60 à 90 m de diamètre que l'on trouve dans le 
fjord de Cambridge, sur la terre de Baffin (l.M. Dunbar, 
1958), aux vastes régions d'eaux libres comme la North 
Water (Smith et Rigby, fig. 3 de la présente publication), 
dans le détroit de Smith et le nord de la mer de Baffin, 
atteignant parfois une superficie de 105 km2 (Müller et coll., 
1980). La North Water, décrite plus en détail ci-après, 
est la plus grande polynie au Canada et peut-être au monde. 

La répartition des polynies et des chenaux côtiers les 
plus importants de l'Arctique canadien a déjà été établie par 
Stirling (fig. 1 de la présente publication) et de façon plus 
détaillée par Smith et Rigby (fig. 1 de la présente publica-

. tion). Ces cartes sont sans doute incomplètes, de nouvelles 
polynies étant découvertes de temps à autre et plusieurs 
demeurant probablement encore inconnues. Les plus impor
tantes se trouvent dans les trois bras qui relient l'océan Arcti
que au nord de la mer de Baffin: les détroits de Smith, de 
Jones et de Lancaster. On en trouve aussi dans l'est de la mer 
de Beaufort, sans parler des chenaux côtiers de la baie 
d'Hudson. On en trouve aussi dans la région de la Porte de 
l'Enfer et du détroit de Cardigan, dans le détroit Penny et le 
détroit de la Reine, dans le golfe d'Amundsen, le détroit de 
Fury et Hecla et le nord du bassin de Foxe, dans le détroit de 
Bellot, près du cap Bathurst, dans le détroit de Cumberland 
et la baie de Frobisher, et dans la baie de Cambridge et l'anse 
de Makinson le long de la côte de la terre d'Ellesmere. La 
polynie de l'anse de Makinscin n'a été décrite qU5: récemment 
(Sadler, 1974). Les vents du large ménagent un réseau de 
chenaux le long de la côte est de la terre de Baffin et des limi
tes nord-ouest de l'archipel arctique. La répartition des 
polynies au nord du passage de Parry a été établie par Schle
dermann (1980). 

4. Causes physiques de la formation des polynies et 
des chenaux de séparation 

Kupetskii (1962) et Dunbar et Dunbar (1972) ont fait 
un tour d'horizon des hypothèses et des recherches portant 
sur les causes de la formation d'étendues d'eau libre en hiver 
et Kupetskii (1959) a publié une intéressante analyse des 
causes et des effets des polynies. La meilleure façon d'abor
der cette question est peut-être de décrire les mécanismes de 
formation de la North Water. 

L'existence de la North Water a été mentionnée pour 
la première fois en 1616 par William Baffin. Elle doit son 
nom aux baleiniers qui, au 18e ou au début du 1ge siècle, 
empruntaient ces eaux relativement libres le long de la côte 
ouest du Groenland pour rejoindre l'eau libre du détroit de 
Smith, réputée pour ses populations de baleines boréales. 
Chaque année, à l'époque de la débâcle, les baleiniers 
remontaient le long de la côte ouest du Groenland, là où les 
glaces disparaissent en premier à cause de l'influence du 
courant relativement chaud de l'ouest du Groenland. La date 
la plus hâtive de navigation dans les eaux de la North Water 
est le 25 juin 1834 pour un bateau à voile et le 3 juin 1871 
pour un bateau à vapeur, la date moyenne estimative d'arri-

vée, pour les voiliers, étant la dernière semaine de juillet 
(l.M. Dunbar, 1972a). Smith et Rigby (fig. 3 dans la présente 
publication) montrent l'étendue moyenne mensuelle de la 
polynie. 

Elisha Kent Kane (1853) a été tellement impressionnë 
par l'étendue de cette surface d'eau libre qu'il s'lest empressé 
de conclure qu'il s'agissait d'une mer polaire non gelée. Mat
thew Fontaine Maury (1870) appuya cette interprétation ct, 
ce faisant, il élabora une des nombreuses hypothèses qui ont 
été avancées depuis pour expliquer la formation et la persis
tance de la North Water. 

Un courant sous-marin en provenance de l'océan 
Atlantique traverse le détroit de Davis pour arriver 
dans l'océan Arctique, tandis qu'un courant de 
surface suit le chemin inverse. L'existence de ce 
courant sous-marin a été corroborée par les 
navigateurs, qui ont observé d'immenses icebergs 
dérivant rapidement vers le nord, contre un 
puissant courant de surface. Ces icebergs surplom
baient de très haut la surface de l'eau et leur 
volume immergé, en supposant qu'on ait affaire à 
des parallélépipèdes, devait être sept fois plus 
considérable. Ils étaient donc sans aucun doute 
poussés par un puissant courant sous-marin. 

Ce courant sous-~arin vient du' sud et sa tempé
rature n'est peut-être pas inférieure à 32°; de toute 
façon, il est comparativement plus chaud que les 
eaux environnantes. Il doit exister un endroit, dans 
l'Arctique, où ce courant change de direction pour 
revenir vers le sud, à la surface cette fois; en effet, 
le courant de surface, même s'il charrie les eaux 
douces provenant des cours d'eau et des précipita
tions du bassin polaire, transporte de grandes 
quantités de sel qui ne proviennent évidemment 
ni des rivières ni de la pluie. 

L'idée de Maury avait du sens. Certes, la couche supé
rieure de l'océan Arctique provient finalement en grande 
partie de l'eau de l'Atlantique qui lui est sous-jacente. To.ute
fois, ce phénomène n'influe d'aucune façon sur la formatIOn 
de la North Water, qui est un phénomène beaucoup plus 
localisé. Néanmoins, l'hypothèse d'une remontée d'eau pro
fonde plus chaude fut retenue en impliquant cette fois l'eau 
chaude du courant de l'ouest du Groenland. MJ. Dunbar 
(1951 a), Kupetskii (1962) et Nutt (1969) ont raconté l'his
toire de cette interprétation. Hamberg (1884) et Mecking 
(1906) pensaient que cette eau plus chaude arrivait à la sur
face dans la zone de la North Water. Toutefois, les travaux 
de deux expéditions en 1928 allaient démontrer que quelque 
soit la véracité d'une pénétration en profondeur dans le 
détroit de Smith de l'eau provenant de l'ouest du Groenland 
(et il existe des indices de cette pénétration), rien ne permet 
de confirmer la présence d'une remontée d'eau profonde 
dans la zone de la North Water. Même si ce phénomène sem
ble exister en été, on pense avec certaines preuves à l'appui 
qu'il ne persiste peut-être pas en hiver. En 1928, il y eut deux 
expéditions dans la North Water: la première danoise, avec 
le Godthaab, et la deuxième américaine, avec la vedette de la 
garde côtière Mc.rion (Riis-Carstensen, 1931, 1936; Kiilerich, 
1933, 1939; Smith, 1931). Selon Smith, la North Water était 
causée simplement par la persistance d'un fort courant en 
direction sud: 

Il semble que la persistance de cette polynie dans la 
mer de Baffin s'explique non pas par l'existence d'un 

1 
; 1 

courant chaud en direction nord mais plutôt par celle 
d'un courant en direction opposée. La glace fixée 
dans le détroit de Smith résiste à ce courant mais celle 
qui se forme immédiatement au sud est emportée, 
laissant derrière elle une étendue d'cau libre. Cette 
explication est de plus corroborée par la dérive de 
plusieurs bateaux et floes à cet endroit (Smith, 1931). 

Kiilerich (1933) reprend lui aussi l'hypothèse d'un 
fort courant en direction sud mais sa théorie est plus com
plexe. Il suppose que, pendant l'hiver, la densité de la masse 
d'cau du détroit de Smith est passablement uniforme sur le 
plan vertical et qu'il ya un brassage vertical continu d'eau 
pendant tout l'hiver. Il croit que l'eau de surface assez dense 
provenant du Nord est plus dense que l'eau de la mer de 
Ballin ct que le reste des eaux provenant de l'ouest du 
Groenland et pénétrant jusqu'au détroit de Smith. Des tra
vaux de recherche effectués depuis dans l'océan Arctique, 
en hiver, ne corroborent cependant pas cette interprétation 
ingénieuse. Néanmoins, Kupetskii (1959, 1962) a récemment 
relancé l'hypothèse d'une instabilité de la colonne d'eau en 
hiver. 

Suivant un peu la ligne de pensée de Smith (1931), 
Kupetskii (1962) pense également que la North Water 
est une polynie ordinaire comme celles que l'on 
trouve dans toutes les grandes étendues d'eau 
recouvertes de glace et qu'elle est principalement due 
au transport, par les vents dominants, du nord et du 
nord-est pour le cas qui nous intéresse, de la glace 
formée le long des côtes (artificielles - MJD). Ce 
transport de la glace influe sur les conditions hydrolo
giques. En effet, à cause de l'étendue d'eau libre, la 
formation de glace nouvelle est 4,5 fois plus considé
rable que si la première couche de glace était 
demeurée à sa place. Ce phénomène est à l'origine 
d'un courant de convection vertical beaucoup plus 
profond et des calculs théoriques montrent que cette 
convection peut atteindre le fond à certains endroits 
(extrait de Nutt, 1969). 

Il a été démontré que la North Water, comme 
d'autres polynies du même type, est une véritable fabrique 
de glace nouvelle (l.M. Dunbar, 1972b). Dans le cas de la 
North Water, c'est l'arche ou l'ogive de glace bloquée dans le 
goulot situé entre la côte du Groenland et celle de la terre 
d'Ellesmere (entre l'île de Pim et la pointe Cairn), qui tient 
lieu de côte sous le vent. Le goulot provoque en plus une 
accélération du vent à cet endroit. L'hypothèse de Smith 
(1931) est donc ainsi entièrement confirmée. 

L'hypothèse de l'effet du vent a reçu une confirmation 
supplémentaire lorsque, en février 1963, l'île de glace WH-5 
est venue bloquer le passage Kennedy et qu'une "deuxième 
North Water", pour reprendre l'expression de l.M. Dunbar 
(1963), s.'est forinée au sud de ce barrage. l.M. Dunbar 
(1963) et Nutt (1969) ont tous deux commenté la similitude 
existant entre la formation inusitée d'une nouvelle étendue 
d'eau libre, en 1963, et la formation normale de la North 
Water. . 

À partir de cëtte étude, Kupetskii formule l'hypothèse 
. suivante concernant la formation des polynies: 1) les 
polynies sont causées par les vents, sur le modèle de la North 
Water; 2) la formation constante de glace, suivie du dessale
ment de cette glace, entraîne une forte salinité des eaux en 
surface; 3) cette eau salée plus dense est entraînée vers le 
fond, provoquant une remontée d'un volume d'eau équiva
lent; 4) dans le~ régions où l'eau profonde provient de 

l'Atlantique, la remontée d'eau chaude s'accompagne d'un 
récha'uffement à hi surface. Foster (1972) et Gordon "o978a) 
ont suggéré l'existence d'une convection saline semblable 
dans l'Antarctique. La chaleur de l'eau qui remonte à la sur
face accroît la polynie en plus d'être perdue dans l'atmo
sphère. Nous ne nous arrêterons aux effets atmosphériques 
du phénomène que pour mentionner l'analyse extrêmement 
intéressante qu'en fait Kupetskii (1959). Il classe les condi
tions météorologiques hivernales en trois catégories, selon la 
présence ou l'absence de polynies et la présence ou l'absence 
d'une couche d'eau chaude sous-jacente. • 

À la lumière de cette analyse, les plus grandes 
polynies ne se forment peut-être que dans les eaux sus
jacentes à une couche d'eau chaude. C'est le cas pour la 
North Water, la polynie du cap Bathurst au sud-ouest de l'île 
Banks, le chenal de séparation côtier de la terre de Ballin, 
les polynies de l'Antarctique et au moins quelques-unes des 
polynies du nord de l'U .R.S.S. Les chenaux de séparation 
côtiers de la baie d'Hudson semblent cependant faire 
exception. 

. Dans son étude de 1962 sur la North Water, Kupetskii 
cite M.V. Lomonosov qui, dès 1764, écrivait que, "selon les 
autochtones vivant sur la côte nord-est de la terre de Baffin à 
hauteur de 80° de latitude, la mer n'était pas recouverte de 
glace et qu'elle était parfaitement navigable à cet endroit". 

. Lomonosov, comme Kane un siècle plus tard, pensait que la 
North Water faisait partie d'une mer nordique libre de glace. 
Kupetskii cite aussi Petermann (1867) qui concluait que cette 
étendue d'eau libre est due à l'arrivée des eaux chaudes du 
courant de l'ouest du Groenland dans la région (voir Smith 
et Rigby, fig. 2 de la présente publication) et il fait crédit à 
Brown (1927) de l'hypothèse voulant que la North Water 
"ait été formée à l'origine par l'action des vents soufflant de 
la calotte glaciaire du Groenland et repoussant la glace for
mée près des côtes, et ensuite par une remontée des eaux 
plus chaudes des profondeurs" (Kupetskii, 1962). De plus, 
Kupetskii souligne aussi que Koch (1928) était convaincu 
que l'absence de glace était due exclusivement à l'effet 
conjugué des vents du nord et du nord-est, et que Herdmann 

~ (1948), décrivant une polynie semblable de l'Antarctique, 
dans la baie de la Baleine (mer de Ross), était arrivé indé
pendamment à la conclusion que les causes physiques du 
phénomène étaient les mêmes que celles de la North Water. 

Il vaut la peine de citer in extenso (avec quelques 
changements mineurs) le passage où Kupetskii (1962) ana
lyse la formation de la glace et le courant descendant qui en 
découle: 

En guise de température moyenne hivernale de l'air 
pour la région de la North Water, nous utiliserons la 
température moyenne dans le goulet de Pond car cet 
endroit. .. ne subit pas l'effet isolant d'une étendue 
d'eau libre. Lorsque la température moyenne de l'air 
est de _23° pendant 24 heures, dans une région d'eau 
libre, il se forme 3,5 cm de glace, selon la formule 
acceptée de N.N. Zubov. D'octobre à mai, pour un 
total de 5520 degrés-jours de gel, on obtient donc 
190 cm de glace. Toutefois, pour une période de 
temps équivalente, on assiste dans la polynie à la for
mation et à l'élimination continuelles de 840 cm de 
glace au total. Ainsi, l'épaisseur totale de la glace 
formée pendant l'hiver dans la North Water est de 
840 cm, soit 4,5 fois plus que dans des conditions 
normales. 
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Plus lo in: 

La grande qua ntité de glace fo rmée d ans la polynie 
e ntraîne un d épl acement ve rtica l prono ncé de J'eau 
pe nda nt l'hi ve r . Le phénomè ne d e convecti o n qui en 
déco ul e no rmalemen t es t encore aug menté d e façon 
significa ti ve par le refro idisseme nt direCl de l' cau e t 
l' a pport su p plé mentaire d e sel provoqué par la for
ma tion continue de la g lace. La glace es t e mportée 
pa r le vent mais le sel deme ure. Ainsi , le courant d e 
co nvec tion d e la No rth Wa te r at te int en hi ver une 
pro fo nde ur anorma lement g rand e. Selo n la mé thode 
de ca lcul de N . '. Zubov, on pe ut évaluer d e 3 à 5 m la 
quantit é d e g lace nécessaire pour que Je courant d e 
co nvectio n vertical all eigne 600 m d e profonde ur 
(c 'es t-à-dire la couche d' ea u chaude ). La pé né tratio n 
du courant ve rti ca l hiverna l à des profo nde urs maxi
ma les d e 2000 m ne peut d o nc s 'e xplique r q ue par 
l'e ffe t d e refroidisseme nt, mai s la cha leur d e l' eau 
profon de re montée à la surface es t suffIsant e pour 
fondr e un e couche d e glace de 1,5 à 2 m . Ains i, le 
calcul d e la q uantité d e g lace form ée d a ns la po lyni e 
e t l'a nal yse d es é lém ents q ui contribue nt à la circul a
tio n vertical e causée par le vent dans la me r dl' Ba ffin 
vi enn e nt confirme r l'hypothèse voulant q ue ce 
mouve me nt de conve ction parvie nne au fo nd , fa vori
sant par conséque nt la re mo ntée d es eaux profo ndes 
plu s chaude s jusqu'à la surrace, la tra ns rorma tio n de 
ces eaux a b yssa les e t, fi na le ment, l'appa rition d' ea u x 
benthiques plus froides d ans la mer d e Ba ffin. 

Kupetskii suggère enfm cec i: 

La répartition de l'oxygène pe ut servir à prouve r 
l'existe nce d 'un fo rt m o uvement ve nical de l' ea u d a ns 
la North Wa te r. Il est re marquable que les mes ures 
océanographiques révèlent un fort degré de satura 
ti o n en oxygè ne dans le no rd d e la 111e r d e Baflln, e n 
é té. Même au fo nd , la tene ur e n ox ygè ne n'es t jamais 
infé ri e ure à 82 % e f a tteint mê me parfois 96% , tandis 
que da ns le sud d e la m e r celle te ne ur est beaucoup 
pllls faibl e aux mê mes p rofond eurs, ne dépassant 
j a mais 70 ;10. 

T o ntes ces é tudes th é oriqu es incit e nt d epllis 
lo ng temps les o céanog raphes inté ressés à l' Arclique à souli
gn er l'urgence de travaux d ans la o rth Watcl e n hive r. 
Malhemeusem e nt, les t ravaux d 'o céanographie )Jhysique 
effec lués dans ce lle région n' o nt (,tÉ entrep r is jusqu 'à 
l1lainte nanl qu' e n é té (réré re nces d é jà citées pins Muench , 
19 71 e t Bailey, 195 7), alors que les co nditio ns sont pro bab le 
m e nt tot a le ment diffé re ntes, comme le laissent fo rte ment 
croire le __ rés ultats d es trava ux susm e ntionnés. La No rt h 
Wat l' I', après to ut, n' ex iste pas en été. Le ré'gi me es tival est 
probahleme nt pe u révéla te ur des mécani smes d e fo rm él tion 
d e la North Wate r , mêm e si l'inve rse n 'es t probableme nt pas 
aussi vra i. En e ffe t, la prése nce d'une polynie libre d e g lace 
tout l'hi ver favoris e un réchauffe ment sola ire rapide au 
p rinte mps, alors que les régions e nviro nnantes sont toujo urs 
n :'t'ouverl es de glace . Cec i explique les tempé ra tures élevées 
d e l'cau d e surhtce en é té (plus de 5°C) dans ces régio ns 
(M . .J. Dunba r, 195 Ia). 

S'ils se ré'alisent, les pro jets actue ls d e transpo rt du 
ga7 nalUrcltout e l'année par le passage du no rd-oues t (l e 
projet pilote dl' l'Arc tiqlle étant, à l'heure ac tuelle, le plus 
pnHll l' tll'Ur) auront ulle grande influe nce sur le s probl èm es 
logistiques posés pour travailler dans la North Watcr en 

hiver. ./usqu'à m ainte nant , les se uls tra vaux cfl'enués en hi ver 
dans la région ont é té ceux du proje t North Wa te r du 
regretté Fritz Miill e r. Ces travaux g laciologiques e t climato 
logiques o nl d éjà donné d'es résult a ts considérab les et pro
mellent enco re beauco up plus pour l'ave nir (Mülle r e t coll, 
1980). Ils compo rtent d es re le vés par pho tographie aé rie nne 
e t l'utilisation d 'a utres mé th o d es de té lédé tection (y compris 
la mes ure des te m pératures e n surface le lo ng d e trajets 
aéri e ns d é tel-minés ) qui montre nt les propo rtio ns relatives 
d'éte ndues d 'eau li b re e t de glace e t, dans une ce rtaine 
mesure , les différences e ntre les div e rs types d e g lace et de 
neig e. Selo n les a uteurs d e l'étude , la No rth Wate r n'a pas les 
ca ractéristiques d 'une m e r o uverte , comme son no m po urrait 
le la isse r c roire, mais elle co ns titue plutô t une panie d 'océan 
recou verte d 'une mince glace d e banquise. Comme ce tte 
g'lace es t constamm ent e n m o uv e me nt, o n d is tingue toujo urs 
une ce rta in e étendue d 'eau libre . Les fi gures 1 e t 2 d o nnent 
d e s exempl es des m o uv e ments des glaces pho tographiés et 
mesurés lo rs du présent trava il; ell es d o nnent une excellente 
vue d 'ensem ble de la régio n (y compri s Ics dé troit s d e Jones 
e t de Lancaste r , o ù il ya no rmalement de l'eau libre ), a ins i 
qu ' un aperçu du comporte m e nt de la g lace . 

Tout au lo ng de l'hiver , de:; changem ent s dans la 
direc ti o n e t la for ce d es vents pe uv ent ouvrir o u referme r des 
polynies d e sl'paratio n , no tamme nt les petites po lynies et les 
che na ux cô ti e rs . Les gra ndes polvnies d e sé pa ra ti o n comme 
la North Wa te r, le détro it dl' I .ancas te r e t le détro it de J o nes 
se comporte nt d e la même façon mais le ur grande superficie 
re nd le ur fe rme lllre total e mo ins vraise m blabl e. Da ns la mer 
dl' Béring, Campbe ll ct co ll. ( 19 74) ont é tudi é je ,; mouve
ments d es glaces e n re la tion avec le régime d es \'e nts entre le 
15 févri e r e t le 10 mars 1973 et il s o nt pu obse rv e r que les 
ve nts anti cyclo niques po ussent la g lace vers le sud en un fort 
m o uveme nt dive rgent, e ntraîna nt l'ap pa rition d 'une confI
gu ra tion réguliè re de che naux et de po lynies. Les ve nts 
cyclo niques po ussent ,lU co tll ra ire la glace ve rs le no rd 
en un mouveme nt convergent o u légèreme nt diverge nt 
donnant une ré pa rtiti o n alt'ato ire d es chenaux e t des 
polyni es. 

La ba ie d'Hudson re nferme hab ituellement le s plus 
g r <l nds che naux de sépara ti o n du Ca nad a (S tirlin g- , fig . 1 
d a ns la pri'Sl'n tL' puhlica ti o n) . Le chena l d e la baie d ' H udso n, 
qui S'l'tend au-d elà de la g lace fixé e , es t la rge au po int qu'on 
a cru qU l' hi bai l' entière de meUl-aitlibre d l' g lace tout l'hive r , 
à l' exception d e la bande d e glace fIxée le lo ng de la riv e . 
Celle c ro~ance avait a ussi cours po ur d 'a utres régions d e 
l':\rctique e t de l'Anta rc tique co mme le golfe d e Botnie, la 
m e r d'Aral e t une g rande partie d e la lTler de Ross (Lebedev, 
1 ~68). Parlant d es chenau x de sépara tion qui ex is te nt le long 
d e la cô te a rctique de l 'U .R .S.S., 7.a kh aro v ( J 967) écr i t: "Au 
printe mps, ils sont s i grands que les pre mie rs cherche urs o nt 
d 'abo rd cru à une Ill e r polaire no n gelée ". l .ebedev ( 1968) a 
calcul é la superfic ie maximal e prévisible po ur un che nal 
e ngendré pa r le vent d ans la g lace d e mer, en fon ction de la 
te mpéra ture d e l'air e t d e la vitesse du venl. 

Pour ce qui e t d e 1,1 baie d'Hudson , le mythe d'une 
ba ie e ntière ment libre d e glace tout l'hive r a été réfuté par 
H are e t Montgome ry (194 9) qlli o nt m o ntré q ue le rég ime 
des te mpéra tures d e l'air ca l'aclérisantl' ensem ble d e la 
régio n rendait celle h ypothèse très peu pro bable . En survo
la nt la rég io n, ils ont dé mo ntré qu' e n fa it le centre de la baie 
es t recouve rt de glace e n hiver, m ê me s i on p eut no rmale
me nt distin guer de larges chenaux d e séparation a u large d e 
la g lace fIxée d e parl et d 'autre de la baie e t jusqu 'a u nord de 
la ba ie J a mes. La la rgeur de ce chenal varie selon la direc tion 
du ve nt " d'enviro n un mille Cl de mi à 30 à 40 milles marins" 
(H are l' tlvlontgo me ry, 1949). 

Figure 1 
M<HIV Cfll c m s dcs g lace., dans Je no rd d c la m cr de lhflln du 20 llIars aLi 
1 e, avril I07:'l (d 'apr,'s Miill c r, 1980) 

____ La ligne épaisse représenle la limite de la glace fixée 

En géné ral , le régime d es vents cons titue la cause 
physique la plus importante de la présence d e po lynies et 
d' é tendu es d 'eau libre da ns la zone d e séparation. Les 
l'ourants H'nicaux engendrés par l' aug mentation d e la 
re li e ur e n sel d es ca ux d e surfa ce, ell e-même enge ndrée par 
la fonn a tion d e la glace , pe uve nt j o uer lIn rô l • second a ire 
(voir plus haut). Les re mo ntées d 'eau p rofonde, e ngendrées 
par le ve nt , l'effe t d' e ntraînemen t (ca ract l'l'i s tique des estuai
res, par exe mple) ou d 'autre s for ces e ncore,jo uent peut-ê tre 
1111 certain rô le. Par r e mo ntée d' eau pro fo nde, no us 
entendons le transport actif, par advec tio n, des couche s 
d' eau p lus profondes, pa r oppositio n aux coura nts verticaux 
è ngendrés pa r la form a ti o n de masses cl 'eau plus d e nses en 
surfa ce . 

La remontée d'eau profonde n' a pas encore é té 
d é molltrée dans la North Wate r e n étl', e t le comporte me nt 
hive rna l d e cette é te nd ue d'ea u n 'a pas été é tudi é . La struc
tlllT vertica le d es eaux du chena l d e Nares et du d é troit d e 
S l1Iir ha f;ù t po ur la pre miè re fois l' o bje t d'une étude lors d e 
I:expédition britanniqu e d e 1875-1 876 dans l'Arctique. 
A partir des rf sultats obte nus, Moss (1 8 78) a déte rminé la 
prése llce de d e ux couches d 'ea u dans le dé tro it de Nares, 
près d e la limite entre l'océa n Arctique etla me r de Baffi n . 
(Pour une analyse a ppro fondi e d e to ute ce tte question, vo ir 
Dunbar e t coll., 1967). Sous la couche de surface d a ns 
l'océan Arctique, Moss a distingué la p résence d ' une autr e 
couche qu'il a a ttribuée à un courant se dirigeant vers le nord 
d epuis l'Atlantique (oues t du Groenla nd). La tempé ra ture 
passa it de -l,SoC à 3 7 m à -0,6°C à 210 m , tandis que la sa li
nit é (ca lculée à pa rtir de la d ens ité) passait d e 3 3,35 0/00 à 
34,72 0 /0 0 . Ce s chiffres ont é té co nfirmés lo rs d e l 'expédi
tion ci e la vedette d e la G arde côt iè re américai ne ElJflgrern e n 
196a (Franceschetti et co ll. , 1964), au COIll'S de laquelk on 
découvrit une couche infh ieure d'eau située un peu au nord 
de la limile entre le bassin d e Kane ('t le d é troit de Smith et 
sc caracté risant par des tempé ra tures va riant de -0,07°C à 

Figure 2 
Mouvc melJl.s des glau:s dans le nord de la mer d" Ballin du 7 au 20 avril 1 07 :J 
(d ' '' pr('s Müller, 1(80) 

____ La ligne épaisse représente la limile de la glace fixée 

+O,IO°C e t d es sa linit és de 34 ,G4 0 / 00 à 34 ,72 0/00. 

Fral1 cc che tti ct coll. (l964) , Dunbar ct coll. (1 9 67), Mue nch 
(197 1) el C re isman ( 1979a) s'acco rde nt tous po ur afflllner 
qU'llne te ll e sa linit é n' est pas canlCté ris tiqu e de s eau x dll 
,no rd d e la Ill er d e Baflin , que cc tte cau pénè tre d a ns 'le hassin 
d e Kant' ~I partir dl' la ('ollche d 'l'ail J e l' t1a nrique située 
sOus l' o c ,\Il Arct ique e l non pas de b 111er d e Baflin, ct qu 'il 
n 'exi ste a uculle pre uve d'une re mo ntée de ce lle cau ou d e 
toute eau pro venant d e l'Atlan tiqlle dans la Nonh Water e ll 
é té. T o utefo is, la cou che d'e all d e l' Atlantique s itué en pro
fondeur d ans l'océan Arctique et p é nétrant d a ns le bassin de 
Kane et le détroir cie Smith est s lI fl1.~amment proche de la 
couche d'eau de l' Atlantiq ue que l'on tro uve e n pro fond e ur 
d ans la me r d e Baffin p o ur se méla nge r à elle, Greisman 
(1 9 79a) éc rit : 

Le mél ange de l'eau d e l'Atlantique d e la me r d e 
Baffin et d e l'eau prove nant de l'océan \rctiqul" 
(Atlantique) se fa it p rincipa lement d ans le sud du 
d é troit de Smith . Des t rois chena ux qUI rt: joignent le 
nord d e la mer de Ba ffin, se ul le d é tl'oit d l' Smith es t 
suffi samment pro fo nd pour perm c ltre l'('coule ment 
vers le sud d'une eau d e l'océa lJ Arc tique suffisam
me nt d e nse pour se tro live à Iii m êm e profon d e ur et 
se mélanger à l 'eau atla ntique de la me r d e Baffin . 

Le régime hiverna l es t probablem c nt diH'érent et Il ' (1 

p as encore fa it l'objet d' é tude . Bllckley e t coll. (11979 ) ont 
d é m o ntré po ur la premiè re fuis,;1 l'Ollcst de Sva lba rd, le 
ph éno mène d e la re montée d' l'ail profo nde e ngendrée par le 
ve nt le lo ng d'une hs iè re d e g lace, lorsque le vent souffl e 
para ll è le ment à ce lte lisiè're d e j'o ues t ou du nord-o u est. 
L'existence d'un tel p hé nomè ne é tait soupc;o nn t'e d epuis 
qllelqu e te mps et il est pro ba ble qu 'une telle re mOl1lée d 'eau 
pro fo nde e xiste dans la North Water en hiver le lo ng de la 
lisiè re d e glace du no rd . Il es t aussi poss ible qu'o n a it aH"R ire 35 
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"un clre t d' e ntraÎll eIllent l'stuari e ll, au sud dll se uil du bassin 
de K;llie ct du cktroit de Smith, phé'J1Olllène qui pourrait 
auss i exi ster dans le d é' lro it de Bar ro w, à l' cx tré'mit( ouest du 
d é troit de Lill< aster, c t d all s le dé t roit deJones, où il pour
rail au sb i co nlr ibue r à la formati o n cI' é tendues cI'eaux libres, 
l.' existen cl' d 'une remontée d' call profonde, quelle qll' e n 
soit la ca use , aurait aussi tendance cl augmenter la producti
vité' bio logique, 

E n pa rl ant d e, grandes polynies comme la North 
"Vate l' , celle du cap Bclthurst et celle de l' es t cie la 111 r de 
\Vl'ddcll . Weeks (1980) es t catl'gorique : "de telles polynies 
son l sa ns a Ucu n doute le rb ultat d e remontées cI' eau pro
f() nlk". 

L l remont(e d'eau profonde à la su r face, quel qu'en 
soit le lieu ou la cause, présente un e grandl' importance bIO
logiq ue . Sverdrup (comm. pe rs.) comparait le phénomène à 
ll ll " labour profo nd". Les é'lém e nts nu tri tifs illorganiques 
(phosphates , nitrates , silicates ) des végé tclu x p roviennent de 
LI dé'com position bacté' rienne de la matiè re organique issue 
d e.~ o rgan ismes vivant s . Les d échets o rganiques ,\Ccu ll1 ul {~s 

all fon d d es océans fonnent des sels Ilutriti fs à des pro
londeurs biel l supérieures , pour la plup art , à la limite de 
pé'll é tration de la lumièr . Pour ê u-(" cl -, nouveau accessibles 
aux v(gé t;Hlx d ans la zone dclumii'Tc ( -'up hotiquc), ce" 
ma lières orga niq ues doi vent êt re ra menées à la su rLtce. La 
gl;og-ra ph ie de la producti\'ité des océa ns correspond exacte
Ill e llt il c _lle cles re mo n té'Cs d' c J U pTofoncie ou des ;llll res 
JOIll.'S J'i nstab ili té' verticale Jes océans. 

O n sait déj à que la gl ace en Iller provoque des 
remo ntées d'eau profonde pour cl G.'; ra i ons autres q ue le 
\' I.: n t. Sa ndstr0111 (19 19), a llCl lysanl !cs r{;su lt 3ts de l'expédi
tioll Glllad ienn ' sur les pt hes de 19 1-1 - 19 15 dan s le g-olfc 
du Sa int-Laurent , a d énlO n trl' expé rimentalement que la 
g lace fonda nte pro voque un e remont ée de l'cau le long de sa 
\I.ln i vnticale ai ns i [U"t lll COll ra nt rie surface centrifu ge , e t le 
reli -o idi s~emCll t et Iii descen te d e l'eau sit u ée Iml\l(diatelllent 
sous elle. 1 an le y et Dun bar (1938) ont dén lOntré l'ex is lence 
d 't il le remontée d'cau profonde ~ la li si ' 1'(' de glace d'un g'la
ci -'r e n vê lage , sur la côte oues t d u Groenland , et Oll t attri bu t, 
celle rClllontée à l'eI1lraÎnemen t d e l' cau sake par un 
cou ra nt d 'cau dOllce p rove na n t du fo nd dll gb ci ' r el (réan t 
UII C ! OIle dégagt:' 'n aV;:\llt ce de rn i :!". C s é tend ues d' ca u 
lib re, ,ll lssi app-elél'S "Lones bl'Ulle$" ; callse de la va. (' char
r it e avec le cou rant d' cali, on t pit é l Ie- o bser\'ée~ c n plllsie ll rs 
OCC<ISlo ns ,) S , lbar c t au Groen land. Selon les autoc htones , 
( e ncli lles d e ( CS zO ~ les demeuren t même li b r s tout l'h ive r. 

L 'intérêt . u sci té' par ce.~ ph ' Il Olll!'lleS a °té ravivé (1<-1-

nièn:ment par plusie urs cherchem s. Neshyba ( 1977) a t,tudi( 
les (Ollrants asc 'ndants le long des paro is venical es de g ros 
i ce b erg,~ ci e l' Il tarctique, causés par la fon te de la glace e t 
l'en tl'aÎneme nt de l'eau salée . Foldvik e t Kv inge (19 77) ont 
tra it é de l'e xist e nce possible d e courants ascendan ts le long 
d'une banq uise flo ttante dans l'Antarctique, lesquels ,seraie llt 
cau .s és p ar la surfus ion d 'l'eau au contact du Cond de la 
banquise et la formation subséquente de cristallx dc glace. 
Unt 1 co urant ascendant aurait une importance <lIa fois 
physique Cl biologiqu e dans la fo rm ation des polvnies. Mat
thews e t Q.llll1lan (1975) ont cl 1l10ntré l'efTetmarqué de la 
fùnte d e la glace sur l'existence des cOllrants ascendants, lors 
d'une étude portant sur la zone inle rL idale des glaciers de la 
baie de Muir e n Alaska. Doake (1976) a étudié pour sa part 
les caract é i-istiques thermodynamiques du système eau-glace
sel. Hnppert e t Tllrner (1978), commentant le rapport de 
Neshyba (1977), ont eux aussi traité des effets de la fonte des 
iccbergs, et enhn Crl'iSlll<l1l (1979h) s'est intéressé ~ l'ensem
ble du problème théoriqlle pOUI- conclure que "le courant 
ascendant dù à la fontc de la glace dépcnd t'troitl'mcnt d e 

l'(l(-v,llioll d e l<t tt:mpé ratll1 t' d e la glace au-desslls dll fJoint 
d e' congél a tion". A 1 ';Ipplli d e celle conclusion, C;re isman 
m e ntionne lcs tra\'aux e[[ectll b sur un glacie r dll fjord 
cI'Iberville sur la terre cI'Ellesmere (Frozen Sea Research 
Group, 1977). 

Les courants a,cendan ts c ngendrt" s le long des 
lisières cie glace constituent autallt cil' sources possib les de 
pol vni es; dans le cas cie la "zone brune" étudiée par H artley 
ct Dunbar (1938), d Y ava it effectivement une polynie ,î cet 
enclroit en été et, scion des sources locales, également e n 
hiver. Le glacier en qllestion, Eq ip StT mia, sc trouve clans le 
détroit d'Ara , dans le nord-est ci e la baie de 1 isko. Le fjord 
de Godthaab, un pell )JI ll :> au sucl, présente llli aussi une zone 
d'ealllibre le long cie la lisi è re d'u ll g lacier (cie la calotte) et 
l e~ C roenland ais m'ont afii n né que, dans le pass"'. on allri
buait l'existence de ces zones à la p résence d'un cou rs d'eaLl 
souterrain reliant le Cond du fjord de ( ;odthaab à Ameralik, 
Illlmédiatement au sud . Ces zones de courants ascendant s 
jO llent un rôle importa n t p our l'a li mentation d es oiseaux d e 
m e r pendant toute la périocle de l<t reproduction, puis
qu'elles assu rent un approvisionnement constant en zoo
plancton à la'lldace. 

D'autres t(";wau >: portaIlt sur les polvnies font dU , SI 
me lltion de courants dsccndants ca usés (Jar cI' au tres faCleurs. 
C ordon (1978(/, h) dé'Crit le cCIcle d e ro ta t io n cyclo n iqlle de 
la mer de WcddeJl , ,'tl'OUCSI du talus de la Re ine- laud, et 
sout ien t q-ue cc cercle d e ro ta t. io n causé par le ven t est ;'ll'ori
gine d 'une divergence en surface et de COll an ts aS l. en iants. 
Cc phé nomènc , de conce rt avec la formation de glace 'n sur
face et l' in stabilité statique décrite plus haut, e st à l'origi ll e 
de LI formation fréq u n te d 'une gra nd e polynie au centre du 
cercle de IOtation. Szek idda ( 1 CJ 74) décri t des observa tions 
par sate lli te d'une po ly nu:· da ll s la mer de Ross ct memionne 
que "les mesu r s infrarouges et les images té lévisées 
montrent que la po lyn ie existe de j ui ll Cl ;î septembre (hiver 
antarctiq ue). La fo rte difrusion vert icale de cha l 'ur néces
saire au maintien de la polynie pourrait résulter d 'untr ' s [ort 
courant ci e re montée d \~au profonde ou d' une ac tivité volGI
niq ue". Ce tte mell ti o n d 'une activllé volcan iq ue p our t 'ni c r 
d' exp lique r la pré, e nee d'ull ' p o lvn ic cst la se u le qu -' j'ai 
rencontr da ns la documen ta tion scientiliq llc . 

Nous a vons déJ;) parl é' d ll curieux fJ tit trou existant 
d ans la g lace du Gord de C tmbr idg-c sur la te rre de Bafhn. 
Cett e milluscule pol vnie ne semble pas cl emell re r o uvert e 
t OI Il l'h iver, d u mOll1s pas tous les ans, mais apparaît ta rd 
clans la saiso n cn mars. l. M. Dunbar (19 58) a pa rlé de la pro
babilité q ue celle polynie so it provoq uée par un coura nt 
d'eau dOllce provenant de la terre ferm e Cl s' écoulant e n sur
face ou sous la glace ou, plus vraisem blablem ent, d'une 
source souterraine émergeant du fo nd de la m er. Ce tte 
conclusion il par la su ite été confir lTl ée : il semble que des 
eaux soutert'aines issues cI'un lac situé à plus haute alt itude 
émergent du fond du fjord (E.L. Lewis, co mm . pers.). 

Lewis (1979) divise les polynies en deux groupes 
selon leur cause: les "polynies de convection" etles 
"polynies de chaleur latente". Les premières sont causées 
par une remontée d'eau profonde et ks dernières, déjà 
décrites par Kupetskii (1909, 1962) et dont nous avons déjà 
traité, appartiennent à la même catég-orie que la North 
"Vater. 

L'advection ou la convection est nécessaire au bilan 
énergétique cie surface pour qu'il y ait des polynies, 
Une des deux situations ex trêmes existe lorsque les 
besoins the rmiques ci e l'atmosphère sont entiè reme nt 
satisfaits par la cha lem apportée par la remontée 
d' eau profonde plus chaude (polynie de com/l'clion). 

A l'alltre f'xtrêI1l -' , o n pcu t envisager l' c xi .stcnce c1'lIne 
zone de forts rourants où l'cau se mt'lange .sur tou te 
la colollne, de la surface jllsqu'au fOnd, au point de 
congélation. Le besoin cI'énergie thermique est alors 
comblé par changement de phase etles glaces cie fond 
Urazil) qui en clécoulent s'accumulent ailleurs,lors
qUl' l'intensité des courants diminue (polynie de cha
leur latente). Ce dernier phénomène est analogue à ce 
qui se produit dans un rapide, où la e-lace s'accumule 
clans les bassins situés Cil aval pour f{lrmer des barra
ges (Lewis, 1979). 

Le Frozen Sea Research Group de l'Institut cles 
,cic nces océaniques de Sidney (C,-B.) étudie actuellement 
lllle polynie de chaleur latente dans la région du chenal de la 
Reine, au large du cap Collins (ile Dundas) (Smith et Rigby, 
fIg. II de la présente publicatioll; voir auss; en frontispice). 
La vitesse maximale du courant de marées y dépasse deux 
noeuds ct on remarqlle, au moment de J'étale, la formation 
dc glace fondante (slush) dans la zone d'eau libre. La tempé
rature de l'eau à cet endroit avoisine le point cie congélation 
e t il y a une nette accumulation de glaces de fond dans les 
e nvirons (Lewis, 1979). 

Les courants de marée jouent vraisemblablement 
un rôle imfJortant dans le maintien des polynies de la baie 
de Frobisher et du détroit de Cumberland (Stirling, hg. 1 
dalls la p réscnte publication), même si aucune de ces 
polyn ies n'a encore fait l'objet d'études. Sadler (1974) soup
çonne lui auss i les marées de jouer un rôle dans la formation 
des po lynies qu'il a clécouvertes dans l'anse de Makinson 
(t e rre d 'Ellesmere). Da ns ce GIS, comllle probablement aussi 
cl a ns le cas cie la baie de Frobisher, la p ~n t e du fond du lJorci 
joue allssi un rôle important en cOI1ccntrantle courant. La 
pill yllil' de l'anse de Makinson est illustrée aux figures 3 et4. 
L'intè rprétatioll d e SacHer, qüi s'appuie sur des mesures des 
températures e t des salinit(,s à quatre st a tions, fait appel au 
refroidissement progressif de l'e li clans le bassin intérieur 
du fjord, en direction de la rive ;) partir cie ia polynie , par 
l'a fflux d' cau provoqué pa r la marée montante e t qui se 
refroidit à la surface dl' la polynie . À un certain moment, ce 
phé'nornènc d e refroidissement continu entraînerait Ulle 
homo the rmie dl' la surface jusqu'au fond, a\'ec des tempéra
tures proches du point de congélation. À partir de ce 
moment, l'eau entraînée par le re Aux de la marée et parve
Ilant ;jla polynie gélerait en surface, refermant cette der
nière. Selon les calculs de Sadler, ce gel surviendrait en 
cI<"cembre . 

Jusqu'à cette époque, la polynie demeurerait ouverte 
à ca use du Aux et du reAux de masses d'eau au-dessus 
du point de congélation, provoqués par les marées. 
Une fois les conditions d'isothermie atteintes dans le 
bassin, avec des températures de -l,7°C ou moins, 
on pourrait s'attendre à ce que les eaux froides 
entraînées par le reAux commencent à geler dans la 
polynie. Chaque fois que la marée monte, les eaux 
légèrement plus chaudes provenant des couches 
supérieures de la baie principale traverseraient la 
polynie mais les basses températures de janvier et 
février et la grande perte calorifique nette due au 
rayonnement seraient probablement suffisantes pour 
maintenir la couche de glace. Avec le retour du soleil, 
en avril, la combinaison du rayonnement solaire et de 
la fonte provoqul'e sous la co~chc cie g-Iacc par l' eau 
légèrement plus chaude apportée par la marée 
montante provoquerait la réouverture de la polynie 
un peu avant le reste de la surface de la baie. Lorsque 
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nos observations ont été faites, au milieu de mai, la 
polynie était longue d'environ 2 km, dans la direction 
nord-sud, et large de 1 km (Sadler, 1974). 

La Porte de l'Enfer et le détroit de Cardigan (Smith et 
Rigby, fig. 10 dans la présente publication) constituent les 
voies d'accès, par le nord, au détroit deJones ainsi que 
l'entrée dans l'océan Arctique. Ils sont donc tous les deux 
soumis à la fois aux courants marins et aux courants des 
marées, comme l'est sans aucun doute le détroit de Bellot, 
entre la presqu'île de Boothia et l'île Somerset (Smith et 
Rigby, fig. 7 dans la présente publication). Les courants 
marins dans le détroit de Fury et Hecla n'ont pas encore été 
mesurés de façon exacte mais ils sont certainement suffisam
ment forts pour créer les polynies qu'on observe à cet 
endroit ainsi que dans le nord du bassin de Foxe. 

Mis à part les chenaux de séparation provoqués par le 
vent le long des côtes de l'île Banks et dans tout l'est de la 
mer de Beaufort, nous savons encore peu de choses des fac
teurs à l'origine de la polynie du cap Bathurst (Smith et 
Rigby, fig. 12 et 13 dans la présente publication). L'étude de 
l'englacement de la mer de Beaufort effectuée par Marko , 
(1975) de 1973 à 1975 ne s'étendait que de mars à octobre. 
Elle portait donc essentiellement sur les conditions existant 
au moment de la débâcle et en été. Cet auteur a démontré 
l'existence de grandes variations annuelles dans l'épaisseur 
et le comportement des glaces. Les années 1973 et 1975 
constituent. selon lui, un exemple pratiquement extrême de 
conditions d'eau libre ou de glace mince, tandis que 1974 se 
rapproche plutôt de l'autre extrême. En ce qui concerne la 
débâcle printanière, Marko mentionne "une progression sys
tématique vers l'est des chenaUx nord-sud" et considère ce 
phénomène comme un signe précurseur du dégel. Il en 
conclut que "le lien étroit qui existe entre chacune des éta
pes de la progression dans le sens des vents de l'est do?ne à 
penser que les conditions atmosphériques act~elles et Immé
diatement précédentes jouent un rôle prédommant dans la 
configuration de la couche de glace". En d'autres mots, le 
vent constitue le facteur causal. 

Marko (1975) et Marko et Thomson (1977) ont for
mulé une hypothèse intéressante pour expliquer la régularité 
spatiale des longs chenaux rectilignes ?e l'océ~n Arcti~ue, 
observés en avion ou révélés par satellIte et qUI sont bIen 
connus des glaciologues de l'Arctique. En 1966, Treshnikov 
(comm. pers.) racontait une conversation qu'il avait eue avec 
des collègues, dans un avion survolant l'océan Arctique, au 
sujet de ces longs chenaux rectilignes et au cours de laquelle 
un jeune technicien était intervenu pour s'étonner qu'un 
groupe de spécialistes chevronnés n'ait pas trouvé l'explica
tion de ce phénomène. Invité à s'expliquer, il dit: "La terre 
est ronde, n'est-ce pas? Mais la glace est plate, alors il faut 
qu'elle craque" . .Marko (1975) a formulé une hypothèse 
moins imaginative mais non moins intéressante à ce sujet. 
Selon lui,les chenaux sont provoqués par l'effet de cisaille
ment des courants dans la couche d'eau supérieure, eux
mêmes provoqués par la propagation des ondes planétaires, 
la glace jouant le rôle d'une matière semi-friable. Cette hypo
thèse s'appuie sur une analogie avec la mécanique des 
roches; dans une publication plus récente (.Marko et Thomp
son, 1977), l'importance possible des vagues de surface est 
diminuée face à la possibilité que les chenaux en question 
constituent des exemples de "décrochements horizontaux à 
grande échelle". 

5. Incidences et importance biologiques des polynies, 
" des chenaux et des lisières de glace 

La présence ou l'absence de glace de mer revêt une 
importance biologique spéciale dans le Nord. La glace de 
mer est le siège d'une production primaire étonnamment 
intense, qui est surtout le fait de diatomées vivant dans la 
glace, et qui est à la base d'un écosystèmç important. Les 
lisières de glace sont importantes pour la vie biologique: la 
glace soutient physiquement certains mammifères; elle sus
cite les courants de remontée, avec tout ce que cela comporte 
en termes de production et de transport. À l'inverse (absence 
de glace en hiver), les zones d'eau libre comme les polynies 
servent de refuge à certains mammifères marins en hiver et 
aux oiseaux de mer migrateurs au printemps et à l'automne. 
La production planctonique y étant généralement plus pré
coce que dans les zones englacées, on peut s'atte,ndre à y 
trouver des différences aux niveaux zooplanctomque, necto
nique et benthonique par rapport aux régions qui, normale
ment, sont couvertes de glace en hiver et, à plus forte raison, 
en été. Les effets de la présence ou de l'absence de glace sont 
étroitement liés sur le plan écologique, au point qu'il vaut 
mieux envisager toute la "vie en zone glacielle" plutôt que 
de se limiter à l'eau libre en hiver. 

5.1. Biote des glaces 
On dispose maintenant d'uI!e documentation impor

tante sur le phénomène de la croissance d'une flore, compo
sée surtout de diatomées, dans la glace de mer. On trouvera 
des résumés de celte documentation dans Homer (1976, 
1977) et Grainger (1977, 1979); Alexander (1980) et Dunbar 
et Acreman (1980) indiquent des ajouts et donnent un 
compte rendu plus récent du sujet. La croissance des diato
mées et d'autres micro-organismes dans la glace de mer a été 
observée depuis plus d'un siècle ici et là, mais ce n'est que 
depuis 1960 qu'on a étudié sérieusement ce phénomène. La 
croissance la plus rapide semble avoir lieu à la fin de l'hiver 
et au début du printemps, plusieurs semaines avant la proli
fération normale du phytoplancton dans l'eau; cette crois
sance se concentre sur quelques centimètres d'épaisseur à la 
partie inférieure de la glace. On signale des différences d'or
dre local, régional et temporel dans la composition et 
l'intensité de la croissance des diatomées, de même que dans 
la faune qui s'associe aux diatomées pour constituer l'écosys
tème glaciel. Il reste encore beaucoup à apprendre au sujet 
de cet écosystème, mais on pense que la production primaire 
totale dans la glace de l'océan Arctique pourrait représenter 
jusqu'au quart de la production primaire totale dans l'océan 
Arctique (diatomées glacielles plus plancton). Alexander 
(1974) estime la production primaire annuelle de la zone 
côtière de la mer de Beaufort à environ lOg de carbone par 
mètre carré ,et considère que la production des algues gla
cielles compte pour environ 5 g. soit la moitié du total. Celte 
estimation ne comprend pas la production primaire bentho
nique, beaucoup plus importante que la production plancto
nique en eau peu profonde. Ces calculs ne s'appliquent 
qu'aux zones côtières; au large et dans les régions océani
ques de l'océan Arctique, on ne peut à l'heure actuelle que 
supposer l'importance relative des algues glacielles. Nous 
disposons de certains renseignements (Dunbar et Acreman, 
1980) sur la différence entre l'intensité de la croissance dans 
les glaces de l'océan Arctique et la croissance da~s le golfe 
du Saint-Laurent: la croissance dans l'océan ArctIque est 
entre un et deux ordres de grandeur plus importante que 
dans le golfe du Saint-Laurent. En somme, la croissance 
algéenne qui se produit dans les glaces de l'Arctique n'est en 
rien négligeable. Elle supporte une faune, dont l'élément le 

plus important serait la morue arctique (Boreogadus saida), 
qui joue un rôle essentiel dans toule l'écologie marine des 
hautes latitudes. 

On ne sait pas encore très bien dans quelle mesure la 
croissance des algues glacielles influe sur la prolifération du 
phytoplancton au printemps dans l'eau. mais il se peut que 
cette influence soit un des principaux liens entre l'écosys
tème glaciel et l'écosystème d'eau libre, la zone de contact 
étant la lisière de glace. Le paragraphe suivant d'Alexander 
(1980) porte sur ce sujet: 

L'information relative à la contribution des organis
mes glaciels à l'ensemencement de la communauté 
phytoplanctonique est contradictoire; celle contradic
tion pourrait cependant être levée. Hasle (1969), 
ayant enregistré une concentration maximale de 
2 à 3 X 106 cellules de diatomées par litre près de la 
banquise, affirme que bien que les diatomées gla
cielles contribuent pour une part substantielle au 
phytoplancton, certaines algues glacielles ne sont pas 
dominantes dans le phytoplancton. Lorsque nous 
avons travaillé en mer de Chukchi, nous n'avons pas 
trouvé d'algues glacielles dans le phytoplancton et 
nous avons conclu que leur temps de s~jour dans 
l'eau est très court. Saito et Taniguchi (1978) croient 
que les cellules qui proviennent de la glace consti
tuent une part importante du plancton dans les mers 
de Béring et de Chukchi. Hameedi (1978) en vient à la 
même conclusion pour la mer de Chukchi. Dans 
l'Arctique, la durée de la prolifération des algues de la 
glace est relativement courte (six semaines), tandis 
que dans l'Antarctique, les organismes continuent de 
vivre dans la glace flottante pendant tout l'été. Cela 
explique sans doute pourquoi des bandes d'algues se 
trouvent au centre des carottes de glace dans 
l'Antarctique: elles ont probablement été produites à 
l'automne au moment où la glace se reformait. Les 
observations de Hoshiai (1977) confirment ce phéno
mène. 

Une faune est associée à la croissance des algues dans 
la glace de mer, et elle semble, par certains côtés, former un 
écosystème distinct mais elle entretient aussi des échanges 
d'énergie ouverts avec les communautés d'eau libre voisines, 
le système planctonique vivant sous la glace et, en eau peu . 
profonde, avec le benthos. Dans ma description de cette 
faune,j'ai inclus ce que l'on connaît de la faune antarctique, 
à titre d'information pour montrer les ressemblances et les 
différences entre les deux régions polaires. 

La eryofaune arctique est décrite par Barnard (1959), 
Mohr (1963, 1969), Mohr et Geiger (1968), Baker et Wong 
(1968), Andriashev (1967,1968,1970), Tencati et Geiger 
(1968), Homer (1972), Homer et Alexander (1'972), Welch 
et Kalff(1975), Buchanan et coll. (1977), Green et Steele 
(1975), George (1977), Alexander (1980) et Dunbar et Acre
man (1980). La faune des glaces compte plusieurs espèces 
d'amphipodes dont les plus abondantes sont Gammarus 
wilkitzkii et Onisimus ( Pseùdalibrotus) nanseni. On a trouvé des 
APherusaglacialis en abondance dans l'estomac des morues 
arctiques immédiatement sous la glace et dans des trous de la 
glace. Des nématodes, qui n'ont pas été identifiés, ont été 
signalés comme très abondants par Alexander (1980). 
Dunbar et Acreman (1980) ont signalé des copépodes (har
pactidés). Les deux morues polaires (Boreogadus saida et Are/o
gadus glacialis: il y a ici confusion au sujet des noms communs) 
SOnt communes, en particulier la première espèce. Andria
shev (1970) a écrit le paragraphe suivant: 

Quiconque a navigUé dans les mers arctiques, en 
particulier à bord des brise-glaces, se rappellera 
probablement cet étrange spectacle: à l'arrière du 
brise-glace, des douzaines de MoueHes tridactyles 
(Rissa tridaetyla) se laissent choir de temps à autre 
pour ramasser de petits poissons couleur argent 
foncé à la surface de la glace. Ces poissons, ce sont 
des morues polàires (Boreogadus saida J. appelées 
"saika" en russe. Ces observations, pour naïves 
qu'elles soient, sont assez réalistes. La seule 
présence de la morue polaire sur la surface des 
blocs de glace renversés révèle qu'elle se trouvait 
sous la face intérieure de la glace avant le passage 
du navire. 

Dans le cas de l'Antarctique, où la faune cryophile 
semble moins bien connue que celle de l'Arctique, on pos
sède des données d'Andriashev (1967, 1968, 1970), de Knox 
(1970), de Rakusa-Suszcewski (1972) et de Whitaker (1977). 
Les amphipodes, qui dominent la faune comme ils le font 
dans le Nord, sont représentés par Orchomenopsis (Orehem
onella) sp. (ehilensiJ?) et par Paramoera (Bovallia) walkeri, 
la première espèce étant apparemment très abondante. 
Andriashev signale que les copépodes du genre Cafanlf.S 
(c. proPinquus et C. aeutus) sont rares dans cette faune, qui 
compte cependant un cyclopidé du genre Oithona et trois 
harpactidés, Tisbe, Harpactieus et Daetylopodia, qu'on n'a pas 
identifiés jusqu'à l'espèce. La faune antarctique comprend 
deux euphausiacés, Euphausia superba et E. erystallorophias, 
ainsi que deux polychètes des genres Harmothoë et 
Pionosyllis. Les poissons sont représentés par trois 
notothénidés: Trematomus borehgrevinki, T. nieolai et 
T newnesi. Andriashev (1970) définit ces poissons comme 
"cryopélagiques", c'est-à-dire qui nagent activement en 
eau moyenne (zones côtières ou haute mer), mais qui, 
pendant leur cycle, s'associent d'une manière ou d'une 
autre à la dérive de la glace fixée". 

Les éléments constituant les deux faunes sont 
présentés en résumé au tableau 1. On constaté un 
intéressant phénomène de convergence écologique et de 
spéciation allopatrique systématique; en outre, la présence 
des euphaus'iacés dans l'Antarctiq\le est exceptionnelle et 
apparemment particulière à cette zone. Dans une certaine 
mesure, il s'agit essentiellement d'une faune de substrat, 
formée d'espèces appartenant à des familles ou des genres 
normalement benthoniques; le substrat que constitue le 
dessous de la glace peut donc être envisagé comme 
analogue au fond de la mer, un fond de mer renversé. 
Cette remarque s'applique à Gammarus wilkitzkii et peut-être 
aussi à Pseudalibrotus nanseni. La dernière espèce, 
cependant, comme P. glacialis. est commune également 
dans le plancton. La remarque s'applique également aux 
copépodes de la famille des harpactidés qu'on trouve dans 
les deux régions polaires. aux amphipodes Gammaraeanthus 
lorica/us et Orehomenella, ainsi qu'aux polychètes et aux 
nématodes; elle ne s'applique pas cependant à Apherusa 
glaciafis au nord, ni aux euphausiacés au sud, dont les trois 
espèces sont planctoniques. 

Les euphausiacés présentent un intérêt particulier. 
Euphausia eryslalloroPhias est donné comme commun le long 
des floes et immédiatement sous la glace, bien qu'Andriashev 
(1968) indique qu'on ne connaît pas exactement les rapports 
qu'entretient Euphausia eryslallorophias avec la communauté 
glacielle, ainsi qu'avec les abondants calanoïdés (Calanus 
proPinqllus. c. aeulus, etc). On ne sait pas très bien si ces 
espèces se nourrissent des diatomées glacielles ou de la Aore 
planctonique. Quant à l'espèce de krill la plus abondante 39 
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Table 1 
Faune associée aux diatomées glacielles 

Arctique 

Amphidodes: 
Gammarus wi/ki/;kii 
Gall/II/arlls se/oms 
Ollisill/US liaI/sem 
O"isilllllS Ii/om/is 
Aplwl1Isa glaâfllis 
Eusirus Iwllllii 
Galllll/amral//lwJ tonm/Ils 

Copépodes: 
Microse/e/la sp. 

Ostracodes: 
Pamdoxos/ollla 7"Os/m/1I1II 

(commensal de Gamlllarus 
et Gammamrrmthm) 

Pojvchètes: 
(l'arves) 

Nématodes: 
Non idelllifiés 

Poissons: 
Boreogadl/s saida 
Arc!ogaduJ g/acialis 

(aussi: ciliés, héliozoaires) 

Alllarctique 

Amphipodes: 
Orr/wII/fl/el/a (Orr//OlIlfl/opsis) sp. 
Pmml/oem (Boval/ia) wa/keri 
POII/Qgmpia all/arr/im 
Cheiromedim jelllom/Ils 

Copépodes: 
CalalluJ propiuqlllls. C. am/lis (rare) 
Oi/houfi >p. 
1ïsbe sp .. IImpar/i(llJ sp. 
Duc/)'/opodia sp. 

Euphausiacés: 
EI/phal/sia fI)'s/al/orophias 
El/phal/sin sliPerba? ? 

Polychètes: 
Naflllo/hoii sp. 
Piol/os),ttis sp. 

Poissons: 
Trell/a/oll/liS borrhguvlllki 
Treil/atoll/ilS uim/ai 
Tremalomus IlnLmesi 

de l'Antarctique, Euphausia superba, la question de son 
abondance dans la zone englacée par opposition à la zone 
pélagique a été étudiée à fond par Marr (1964); cependant, 
le biote glaciel de l'Antarctique commençait à peine à attirer 
l'attention à l'époque et l'auteur n'en fait pas mention du 
tout. Il conclut que E. superba vit à Iii fois en eau libre et dans 
la zone de banquise sans fournir de renseignements sur le 
fait qu'elle se nourrisse ou non des diatomées de la glace. 

Quoi qu'il en soit, la présence des espèces 
d'euphausiacés dans la banquise antarctique est importante, 
étant donné l'absence presque complète d'espèces de la 
même famille ou d'un nombre comparable d'un quelconque 
grand crustacé pélagique équivalent, comme Parathemisto 
(M.]. Dunbar, 1964) dans l'océan Arctique. On voit appa
raître ici les grandes différences qui existent entre la produc
tion biologique primaire des deux régions, l'Antarctique 
figurant parmi les zones marines les plus productives du 
globe, l'Arctique se rangeant parmi les plus pauvres. Cela 
signifie que la production glacielle, estimée entre 10 et 30% 
de la production primaire totale dans l'océan Arctique, y est 
beaucoup plus importante que dans l'Antarctique où la pro
duction planctonique est très élevée. Il n'y a pas une produc
tion planctonique suffisante dans l'océan Arctique (distinct 
des mers nordiques périphériques dans lesquelles les condi
tions sont assez différentes) pour soutenir de grandes 
populations planctoniques herbivores. Cependant, la pro
duction glacielle est concentrée suffisamment dans l'espace 
pour faire vivre un écosystème spécialisé. 

La variation saisonnière de l'englacement est 
beaucoup plus grande dans l'Antarctique que dans 
l'Arctique, puisque la majeure partie de la banquise polaire 
arctique persiste tout l'été. La variation saisonnière est 
énorme dans l'Antarctique: elle rappelle les mers nordiques 
périphériques comme la mer de Baffin, la baie d'Hudson, la 
mer de Béring et la mer de Barents, qui sont libres de glace 
pendant une partie de l'été, plutôt que l'océan Arctique. 
Toutes ces mers périphériques nourrissent de grandes 
populations de crustacés pélagiques herbivores et carnivo
res, notamment des euphausiaces et des amphipodes de la 
famille des hypéridés, et une production primaire beaucoup 
plus considérable que l'océan Arctique. 

Dans l'hémisphère Nord, il existe une difference 
intéressante chez les diatomées glacielles entre l'Arctique 
et la baie d'Hudson d'une part, et les étendues les plus 
méridionales de la glace de mer, c'est-à-dire le Golfe du 
Saint-Laurent d'autre part. Les diatomées des glaces du 
nord apparaissent composées presque entièrement (97%) 
d'espèces pennées, la plupart benthoniques, tandis que 
celles du golfe du Saint-Laurent appartiennent pour 
environ 43% à des formes centriques, de moeurs 
planctoniques (Dunbar et Acreman, (980), Cette différence 
tient sans doute à la période annuelle d'englacement 
beaucoup plus courte dans le golfe. Quant à l'Antarctique, 
on ne dispose d'aucun renseignement concernant la 
composition de la flore glacielle de diatomées suivant les 
régions; les glaces périphériques ont une saison beaucoup 
plus courte que celles qui sont proches du continent 
an tarctique. 

Quant aux poissons, les notothénidés remplacent 
dans l'Antarctique les gadidés du nord. Dans l'Arctique, la 
morue polaire et la morue arctique se trouvent, selon nos 
données, dans la communauté vivant sous la glace à tous les 
stades de leur cycle vital. Dans l'Antarctique, cependant, les 
notothénidés n'envahissent cette biocénose qu'au stade 
d'alevins. Contrairement aux gadidés, les notothénidés n'ont 
pas de vessie natatoire. C'est sans doute à cause de cela que 
les poissons de la zone englacée de l'Antarctique se fixent à 
la glace au moyen de leurs larges nageoires ventrales 
(Andiashev, 1970), tandis que les gadidés du nord nagent 
librement dans la zone située sous la glace et entre les floes. 
Les deux familles appartiennent à des ordres différents, les 
gadiforrrles et les pèrciformes, mais elles sont venues à se 
ressembler extérieurement et par certaines caractéristiques 
comme la résistance au gel et les mécanismes sensoriels. Les 
deux groupes ont des moeurs essentiellement benthoniques, 
c'est-à-dire qu'ils habitent le substrat, comme les diatomées 
et les amphipodes. La bouche de la morue arctique est obli
que, ouvrant vers l'avant et vers le haut, ce qui laisse croire à 
une adaptation à l'alimentation sous la glace, Les autres pois
sons, les phoques et les oiseaux, qui appartiennent aux éco
systèmes plus vastes des deux régions polaires, se composent 
d'espèces différentes dans les deux zones à de très rares 
exceptions. Il n'est donc pas surprenant que la même loi 
s'applique aux niveaux inférieurs de l'écosystème et à la com
munauté très spécialisée qui est liée à la glace. Il vaut quand 
même la peine d'explorer les différences qui se cachent der
rière la notion beaucoup trop imprécise de "bipolarité". 

5.2. L'écosystème de la lisière de glace 
A ma connaissance, il n'existe pas de mesures du taux 

de production primaire dans les polynies, et très peu dans les 
chenaux de séparation. Bursa (1963), qui travaillait à la 
Pointe Barrow, a écrie 

Dans les chenaux, la vie commence à s'activer près de 
deux mois plus tôt que dans les secteurs englacés. 
L'exposition directe à la lumière du soleil et le contact 
avec l'air peuvent favoriser une migration par photo
tactisme des flagellés fuyant l'obscurité existant sous 
la glace. Leurs déplacements attirent le zooplancton 
et des animaux plus gros, comme les ptéropodes et 
les méduses, qui abondent dans les chenaux, 

Bursa (1961 ta révélé la libération soudaine de phyto
plancton qui accompagne la fonte des glaces au mois dejuÎll 
près d'Igloolik. Malheureusement, ce travail effectué au 
cours de l'expédition d'hivernage du "Calanus" en 1955-
1956 (Grainger, 1959) ne s'est pas étendu jusqu'à la polynie 
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située à l'est d'Igloolik dans le nord du bassin de Foxe (Smith 
et Rigby, présente publication, fig. 9). 

Cependant, il semblerait y avoir plus ici que la seule 
disparition de la glace et l'éclairage naturel de l'eau libre. 
L'observation, maintes fois répétée par nombre de biologis
tes et de navigateurs, à l'effet que c'est en bordure de la glace 
plutôt qu'au centre de la polynie que se déroule l'activité bio
logique la plus intense, donne du poids à cette hypothèse. Le 
précieux travail d'Alexander et Cooney (1979) est étayé de 
mesures. Alexander (1980) résume ainsi: 

Le front de glace de la mer de Béring est fréquenté 
par une grande abondance de producteurs secondai
res et plus élevés (Irving et coll., 1970), ce qui indi
querait un système très actif. Une des premières 
mesures de la productivité primaire dans la zone de la 
lisière de glace donne 89,2 mg C/m2 jour (89,2 mg/m2 

de carbone par jour) au front de glace, à une seule 
station d'échantillonnage cependant (McRoy et 
Goering, 1974). Nos travaux récents dans la mer de 
Béring révèlent que la production primaire la plus 
intense a lieu à la lisière de la glace juste avant la 
débâcle (Alexander et Cooney, 1979). Nous avons 
étudié la période critique du printemps pendant trois 
années et comparé nos données avec celles obtenues 
pour d'autres périodes de l'année: nous avons ainsi 
obtenu un tableau assez détaillé du cvcle saisonnier, 
qui nous a permis d'estimer la contribution relative de 
la lisière de glace au printemps par rapport au reste 
de l'année, sur le plateau sud-est de la mer de Béring. 

Alexander et Cooney ont trouvé que la prolifération à 
la lisière de la glace s'étend sur une distance de 50 à 80 km 
dans la zone d'eau libre. La figure 5 est tirée de leur rapport 
et montre que le taux de production et la concentration de 
chlorophylle sont à leur maximum à la lisière même de la 
glace, décroissent au-delà de la glace et sont à leur minimum 
à quelques milles de la glace. 

Hart (1942) signale d'importantes proliférations en 
bordure de la glace dans l'Antarctique. Ivanov (1964) a 
observé, dans l'Antarctique également, la prolifération maxi
male le long de la lisière de glace et a conclu qu'elle résulte 
de la libération des algues glacielles, Comme on l'a indiqué 
plus haut, celte hypothèse, peut-être importante, est encore 
discutée. . 

Dans tous ces travaux, il ne semble pas y avoir le long 
de la glace de remontées d'eau qui pourraient fournir des 
éléments nutritifs en abondance. Le travail d'Alexander et 
Cooney (1979) ne permet pas de supposer ce phénomène à 
partir de la structure de la salinité, et Hasle (1969) a observé 
que l'eau de surface en bordure de la glace dans 
l'Antarctique est beaucoup plus salée que l'eau des couches 
inférieures. 

Il est tentant, et peut-être utile, de faire revivre une 
fois de plus la possibilité que la structure de l'eau elle-même 
joue un rôle dans ce contexte, en particulier la concentration 
des polymères de l'eau: trihydrols, tétrahydrols, etc. Cette 
hypothèse a été avancée dans le contexte polaire par Bogo
rov (1939), Laktionov (1940) et M.]. Dunbar (l95Ia, 1977); 
elle était également dans l'esprit d'autres chercheurs comme 
Buinitsky (1971, 1977) qui n'ont pas parlé spécifiquement 
des polymères de l'eau. MJ. Dunbar (1977) a écrit: 

Le rapport de Buinitsky ranime l'intérêt pour des 
expériences presque oubliées, réalisées dans les 
années 30 par Barnes (1932), Barnes etJahn (1933) et 
Harvey (1933), qui montrent toutes que l'eau prove-

Figure 5 
Production primaire el épaisseur de la couche chlorophyllienne sous la lisière 
de glace, près de la lisière de glace et au large dans la mer de Béring 
(d'après Alexander, 1980) 
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nant de la fonte récente de la glace a un effet nette
ment stimulant sur la croissance et la multiplication 
des cellules végétales (Spirogyra, Euglena, Nitszchia). 
Dans le cas d'Euglena par exemple, Barnes etJahn ont 
trouvé que l'accroissement moyen du nombre de 
cellules dans l'eau de condensation de la vapeur, au 
cours d'une période de 10 à 16 jours, était de 32% 
tandis que l'accroissement observé dans une culture 
en eau de fonte des glaces était de 105%. On a 
observé le même phénomène dans des cultures de 
Bacterium coli (Hegarty et Rahn, 1934). Bames etJahn 
(1934), et plus tard Dunbar (l951b), ont souligné 
l'intérêt que pourraient avoir ces résultats pqur la 
recherche biologique dans les mers polaires. 

A l'époque, on pensait que les molécules d'eau 
polymérisées (trihydrol, etc.) pouvaient conditionner 
les différences que l'on observe entre les effets de 
.J'eau de fonte des glaces et l'eau de condensation de 
la vapeur, mais des progrès plus récents dans l'étude 
physico-chimique de la structure de l'eau et de la 
glace ont éclipsé les polymères de la scène, de sorte 
que l'intérêt pour "l'effet Barnes" s'est quelque peu 
évanoui. Les résultats de ces expériences tiennent 
cependant toujours et il devient plus que jamais 
nécessaire d'étudier le problème plus à fond, mainte
nant que nous connaissons assez bien le développe
ment des cellules végétales en fortes concentrations 
dans la glace ou en association très étroite avec elle, 
L'énoncé de Buinitsky, dans le présent volume, est 41 
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particulièrement intéressant à cet égard: "Cette carac
téristique particulière de la glace de mer en tant 
qu'environnement pour les micro-organismes est 
conditionnée d~abord par la forte teneur en éléments 
nutritifs des poches et des cavités de saumure dans 
lesquels vivent les organismes et ensuite par le fait 
que, comme on le sait, la saumure est dans un état quasi
crystallin et agit comme un puissant stimulant biologi
que. Il se peut également que, dans les fins capillaires 
de la glace de mer, l'eau ordinaire se transforme dans 
la forme récemment découverte connue sous le nom 
d' "Eau Il''. Les propriétés biologiques de ce nouveau 
type d'eau n'ont pas encore été étudiées, mais celles
ci influenceraient favorablement les organismes 
vivants. 

Tout cela est peut-être trop spéculatif pour la science 
mais le problème mérite qu'on s'y attaque une fois de plus, 
à la fois sur le terrain et en laboratoire avec l'aide de physico
chimistes. 

Les poissons sont bien sûr importants dans l'écosys
tème de la lisière de glace, particulièrement la morue arcti
que ( Boreogadus J, mais aussi la morue polaire (Arctogadus). 
McAlIister (1975) croit que les poissons des zones englacées 
pourraient utiliser l'habitat qui se trouve sous la glace afin de 
se protéger des oiseaux. Holmquist (1958) a trouvé de 
jeunes lançons (Ammodytes dubius) cachés dans des cavités de 
la glace. Bain et Sekerak (1978) ont réalisé une étude spé
ciale de Boreogadus, qui faisait appel à la plongée sous-marine. 
Ils écrivent: 

Malgré les nombreuses mentions de la relation étroite 
unissant la morue arctique et la glace, des observa
tions sous-marines répétées à divers endroits sous la 
glace au printemps et au début de l'été 1977 n'ont 
indiqué qu'un petit nombre de morues près de la face 
inférieure de la glace. 

Il se peut que la présence même des plongeurs ait effrayé la 
plupart des morues qui auraient pu se trouver près de la 
glace, mais il est plus probable, comme l'indiquent Bain et 
Sekerak, que des grands bancs de poissons bien isolés soient 
passés inaperçus aux yeux des observateurs, étant donné que 
Boreogadus se tient e'n bancs. On sait également que la réparti
tion de la morue est très discontinue à la fois dans le temps et 
dans l'espace. L'étude faite par LGL Ltd. (inédite) à l'île Bar
rier (lagon de Simpson) sur la côte de l'Alaska fait état de la 
présence presque nulle de Boreogadus une année et de 
plusieurs millions l'année suivante. Il se peut également que 
la discontinuité de la répartition des morues soit causée par 
celle des diatomées glacielles. La preuve de la présence de la 
morue arctique à proximité de la lisière de glace nous est 
fournie par l'étude du contenu stomacal des oiseaux, en par
ticulier des marmettes. Bain et Sekerak ( 1978) croient que la 
morue se concentre près de l'interface glace-eau libre, où les 
marmettes se concentrent également: 

L'observation des oiseau'x en train de s'alimenter et 
l'analyse de leur contenu stomacal révèlent que les 
marmettes ont mangé au moins 1,4 million de morues 
arctiques en juin 1976, et peut-être près de dix fois 
plus, le long des lisières de glace entre les îles Griffith 
et Beechey, et ce en 33 jours (Bradstreet, 1977). 

Bradstreet estime que les marmettes ont mangé 17660 
morues arctiques par jour par kilomètre linéaire de lisière de 
glace au milieu du détroit de Wellington. On voit souvent les 

marmettes plonger sous la glace et on observe constamment 
des morues dans les fissures dç la glace, ce qui suggérerait 
fortement que la lisière de glace est l'habitat préféré de cette 
espèce. 

La pêche à la morue au filet maillant a été très peu 
fructueuse (Bain et Sekerak, 1978) pour une raison 
inconnue. Quoi qu'il en soit, les Norvégiens et les Russes ont 
réussi à pêcher commercialement Boreogadus, au moins expé
rimentalement. 

Sekerak et Richardson (1978) ont rassemblé 
beaucoup de données et d'observations utiles sur l'écosys
tème de la lisière de glace, qui résument plusieurs études 
récentes dont celle de Bain et coll. (1977), de Bradstreet 
(1977) et de Bradstreet et Finley ( 1977). La figure 6, tirée de 
ce rapport, résume les relations importantes qui lient les 
oiseaux de mer à la faune aquatique de la lisière de glace et 
met l'accent, une fois de plus, sur l'importance de Boreogadw, 
À partir de plusieurs études récentes, les auteurs décrivent 
également l'importance des lisières de glace pour certains 
mammifères marins, notamment le narval, le béluga et l'ours 
polaire, qui s'y concentrent au printemps. 

Les lisières de glace sont donc extrêmement impor
tantes en écologie. Il semble que ce soit ceUe lisière, plutôt 
que la zone englacée ou l'eau libre, qui soit la plus impor
tante pour la productivité et la concentration des organismes 
vivants. Les causes de la forte productivité primaire sont mal 
connues, bien qu'on trouve plus haut des hypothèses 
mentionnées dans la documentation disponible. Le fait que 
la lisière de glace est la zone de contact entre la partie engla
cée et l'eau libre est peut-être important en lui-même, les 
deux faunes ayant un effet synergique. Les liens entre les 
deux systèmes sont certainement importants et les échanges 
se font par-delà la lisière de glace. Ces liens écologiques 
sont, par exemple, les diatomées glacielles, les crustacés qui 
s'en alimentent directement mais se trouvent également à 
l'extérieur des zones englacées et des lisières de glace, et 
Boreogadus. 

On devrait porter beaucoup d'attention à la recherche 
sur l'écosystème de la lisière de glace, qui n'a pas dévoilé 
tous ses secrets. Weeks (1980), qui n'est pas biologiste mais 
s'intéresse à la question, a écrit ce qui suit sur les régimes 
biologiques de la zone marine englacée périodiquement: 

Les régimes biologiques ont rarement cessé de nous 
étonner par leur diversité. Invariablement, leur étude 
sérieuse révèle que le fouillis inextricable qu'on avait 
d'abord perçu est un système ordonné dans lequel 
chaque chose a sa place. À l'heure actuelle, la biologie 
de la zone marine englacée périodiquement est juste 
assez connue pour que.l'on commence à voir 
quelques lueurs d'ordre dans le fouillis. Le problème 
tient au fait que le biote des glaces, personnage 
central dans la pièce, suit un scénario différent de 
cdui auquel nous sommes habitués. Par conséquent, 
il serait imprudent de prévoir son comportement à 
partir d'études d'autres régimes biologiques. Il reste 
cependant clair que nous avons affaire à un système 
biologique riche, diversifié et bien structuré qui, 
dans certaines circonstances, s'avère extrêmement 
productif. 

Un point s'impose à l'évidence: à cause de l'effet de la 
lisière de glace, les secteurs dans lesquelles polynies et les 
chenaux de séparation sont récurrents peuvent être plus 
importants au point de vue biologique que la zone englacée 
d'une part et l'eau libre d'autre part, en particulier en hiver 
et au début du printemps. 

Figure 6 
Chaîne trophique dont dépendent certains oiseaux de mer près de la lisière 
de dans le détroit de Barrow en juin et au début de juillet 1976 
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6. Vulnérabilité des polynies et des chenaux de sépa
ration 

Ce problème n'a pas été étudié du tout et rien dans la 
documentation ne s'y rapporte. On a fait quelques études du 
comportement du pétrole dans les eaux englacées, et 
beaucoup de spéculations à ce sujet, mais ces études ne sont 
pas pertinentes aux polynies ou aux chenaux comme tels. 
C'est donc dire que nos connaissances actuelles sur le 
pétrole dans l'eau de mer à l'échelle du globe d'une part, et 
du pétrole dans les mers englacées d'autre part, s'appliquent 
aux polynies et aux chenaux autant qu'à tout autre milieu 
marin, et ce n'est pas notre intention ici de revoir ou de 
résumer toute la documentation existant sur les dangers du 
pétrole en mer en général ou dans les eaux nordiques en 
particulier. Il en va de même du danger de pollution par 
les déblais de mines ou de toute autre forme de pollution 
chimique. 

Les lisières étant apparemment importantes pour là 
production biologique et les populations, il est difficile de ne 
pas concJure qu'un accroissement de la longueur des lisières 
glacielles serait avantageux plutôt que nuisible. C'est évi
demment au printemps, et en été que cet avantage serait le 
plus marqué. 

7. Recherches nécessaires 

Les besoins de recherches peuvent être énoncés sim
plement et brièvement. Il est toujours un peu odieux 
d'énoncer ces besoins selon un ordre de priorité, étant 
donné qu'il faut prendre en considération tellement d'élé-

ments: le coût, la logistique, les chercheurs disponibles, etc. 
La liste suivante reflète cependant des priorités ou des 
urgences, établies suivant des critères personnels. 

1. La North Water en hiver: recherches physiques 
et biologiques. Quelle est la structure de l'eau en hiver? 
Les idées de Kupetskii s'appliquent-elles à la North Water? 
Quelle est la chronologie de la prolifération printanière du 
plancton? Le benthos diffère-t-il de celui du reste de la mer 
de Baffin? 

2. Études physiques et biologiques d'autres polynies, 
prises séparément. Quelle est la cause de chacune d'eUes? 
Quelle est leur importance biologique? Leur cycle biologi
que annuel est-il différent de celui constaté en eau libre? 

3. Boreogadus saida et Arc:logadus glacialis. On connaît 
étonnamment peu ces deux morues, et leur importance sous 
la glace, en tant que mempres du biote des glaces, le long de 
la bordure de glace et en eau libre. 

4. L'écosystème de la lisière de glace. Il s'agit d'un 
travail d'écologie théorique mais aussi d'une recherche 
poussée sur le terrain. Quels sont les liens entre la lisière de 
glace et les systèmes qu'elle côtoie, sous la glace, en eau 
libre, et le benthos? Que représentent, en chiffres, les 
échanges énergétiques? 

5. Écosystème glaciel. Il reste beaucoup à apprendre 
au sujet de la dynamique et de la répartition de cet écosys
tème. Quelles sont les différences locales et régionales? 
Jusqu'à quelle distance de la terre trouve-t-on des 
diatomées? Comment la population de diatomées est-elle 
réensemencée chaque année? Quelle 'est la relation entre 
les diatomées glacielles et les diatomées de la prolifération 
printanière du phytoplancton? Dans quelle mesure cet 43 
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écosystème peut-il être considéré comme un écosystème de 
substrat ou une communauté benthonique renversée? 
Quelle est son importance quantitative dans l'ensemble du 
budget arctique marin? . 

6. Le benthos. On ne connaît rien du benthos qUi se 
trouve sous les polynies. On peut s"aue~?re à des di~érences 
dans la croissance et peut-être la dlverslte des orgamsmes du 
benthos entre celui de ces régions et celui qui se trouve hors 
des polynies et des chenaux de séparation. En 1962, Kupet
skii a écrit: 

On pourrait dire en conclusion que l~ ?enthos de, la 
North Water, étant donné sa compOSItIOn en especes, 
est très proche de celui des hauts-fonds de Novosi
birsk où se trouve la grande polynie sibérienne 
(Gorbunov, 1946). On remet l'accent ici sur la nature 
identique d'un phénomène hydrologique ayant lieu 
dans deux régions très éloignées l'une de l'autre. 

On connaît bien peu le benthos de la North Water 
aujourd'hui et, en 1946, on devait n'en connaître presque 
rien. La citation appelle une étude. 

7. Le pétrole dans les polynies et les chenaux. Les 
polynies et les chenaux se co.mporteraient-ils c,omme des 
bassins de pétrole ou des pomts de concentratIO~ du mazout 
déversé? Au contraire, est-ce que la m<l:Jeure parue du 
pétrole ne serait pas empris<:~née par les irrégular~tés de la 
face inférieure des glaces vOIsmes? Comment la presence du 
pétrole influerait-elle sur la productivité des chenaux? , 

8, L'utilisation des polymes et des chenaux en hiver 
par les autochtones, On dispose ~é~à pro?ablement de , 
beaucoup de renseignements mais Il serait opportu~ et utile 
de faire une étude et une évaluation précises à ce SUjet. 

9, L'influence possible de la structure moléculaire de 
l'eau sur la production primaire, et le lien entre la forte pro
ductivité et la lisière de glace; l'importance éventuelle de la 
polymérisation de la molécule d'eau dans la formation 

de la glace. " 
10. La mise au point de maténel et de technIques des-

tinés au travail sur le terrain dans les polynies en hiver néces
sitera elle aussi des recherches. Le problème des na~ires 
appropriés n'est pas le moindre et les gr~ndes p<:lyr:les 
comme la North Water présentent des deüs partIcuhers: 
le risque sera grand d'un dépôt de glace sur le grément et la 
superstructure, ce qui rendrait pe,:H-être l'us~ge ~es coq~es 
classiques, y compris celles des bnse-glace~, made~uat',A 
l'époque du projet de la North Water (InstItut de 1 Arctique), 
j'ai recommandé d'envisag~r d'utili~er des remorqueurs 
océaniques modifiés: il s'agit de navires bas· et ~obustes. <?n 
pourrait envisager également des types de navires phoqUiers. 
En outre, il serait très précieux d'avoir un puits au fond du 
bateau pour toutes sortes d'échantill<:nnag~s. Cet in~onvé
nient pour la navigation normale deViendrait presq~ une 
nécessité dans les conditions que l'on retrouve en hIver dans 
la North Water. 
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Mammifères marins 

l. Résumé 

Les polynies semblent conditionner la survie de nom
breuses populations viables de mammifères marins de 
l'Arctique canadien. Chaque polynie joue un rôle dont la 
nature et l'importance varient considérablement selon l'es
pèce, la saison et la nappe d'eau elle-même. Le présent 
docurÎlent exariüne l'utilisation que chaque espèce fait des 
principales polynies de l'Arctique canadien; on y détermine 
les aspects importants, voire cruciaux, de cette question. Le 
transport maritime permanent et les travaux d'exploration 
pétrolière en mer risquent de perturber considérablement et 
même de polluer la plupart des polynies. Or, il nous est 
impossible d'évaluer les effets de ces dérangements car nous 
connaissons malle rôle que jouent les polynies pour les 
mammifères marins. Il faudra donc effectuer une recherche 
considérable pour recueillir les données voulues permettant 
de prendre des décisions au sujet de la protection des mam
mifères marins dans les polynies. 

2. Abstract 

Polynyas appear to play a critical role in the survival of 
many viable populations of marine mammals in the èanadian 
Arctic. The l'ole of each area, and the extent to which it may 
be used, can vary greatly between species, seasons, and indi
vidual polynyas. This paper reviews the use of major polynya 
areas in the Canadian Arctic by each species. Important, and 
possibly critical, aspects have been identified. Most polynya 
areas are threatened with extensive dis turban ce and possible 
pollution as a result of offshore petrochemical exploration 
and year-round shipping activities. However, we cannot eva
luate the effects of such disruptions because we have an ina
dequate underslanding of the ecological significance ofthese 
areas to marine mammals. Considerable research is needed 
to ensure that the necessary data are available upon which 
decisions re!ating to the conservation of marine mammals in 
polynya areas can be based. 

3. Introduction 

D'après l'usage qu'en font les mammifères marins, 
on classe les polynies de l'Arctique canadien dans trois 
catégories: la grande North Water, tout à fait unique, les 
petites polynies récurrentes situées près du rivage ou dans 
les chenaux inter-insulaires (comme celles du détroit 
Penny), et enfin les réseaux de polynies formant des 
chenaux côtiers (ou zone de dislocation des glaces) comme 
ceux qu'on trouve dans la baie d'Hudson ou la mer de 
Beaufort (Stirling, dans la présente publication, fig. H· 
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L'importance biologique de chaque type de polynie peut 
varier considérablement selon la saison, selon l'espèce de 
mammifère marin concernée et, dans une mesure encore 
inconnue, selon la région. Ainsi, dans certaines régions, les 
mammifères marins continuent de s'alimenter dans les 
polynies en été après la débâcle. Les éléments qui 
concourent à la création d'une polynie peuvent également 
contribuer à la richesse biologique de cette zone. Dans le 
présent chapitre, nous nous proposons donc d'examiner la 
documentation disponible porlant sur l'utilisation des 
polynies par les mammifères marins dans l'Arctique 
canadien, d'évaluer l'importance des polynies pour ces 
mammifères, de déceler les principales lacunes de nos 
connaissances et enfin d'étudier les incidences néfastes que 
pourraient exercer diverses perturbations. Nous considé
rons ici l'ours blanc comme un mammifère marin car sa 
survie dépend de l'écosystème marin. 

4. Utilisation des polynies par les mammifères marins 

4.1 Phoque annelé (Phoca hisPida) 
Le phoque annelé est le mammifère marin le plus 

abondant et le plus répandu dans l'Arctique. En hiver et au 
printemps, on trouve les adultes reproducteurs sur la glace 
fixée dans les baies, sur le littoral et sur les chenaux inter
insulaires complètement englacés (McLaren, 1958). En 
hiver, le phoque annelé adulte entretient des trous de respi
ration en grattant la glace avec les fortes griffes de ses 
nageoires antérieures (Smith et Stirling, 1975). En général, 
ces trous de respiration se trouvent dans les fissures où la 
glace s'est formée en dernier en automne. Lesjeunes pho
ques sont généralement exclus de ces zones à cause de 
l'aggressivité des adultes; on les retrouve donc sur les glaces 
moins stables du large, dans les chenaux côtiers et dans les 
polynies, où ils ont un peu moins de difficultés à entretenir 
leurs trous de respiration. Cette hypothèse peut rarement 
s'appuyer sur des données quantitatives, mais elle estjusti
fiée par un certain nombre d'autres faits qui caractérisent 
tant l'est que l'ouest de l'Arctique. 

Invariablement, la majorité des phoques que les chas
seurs Inuit abattent au début du printemps dans les zones de 
glace fixée sont des adultes (Smith, 1973). Par contre, les 
phoques tués par les ours blancs le long des réseaux de che
naux ainsi que sur les glaces instables du large sont surtout 
des jeunes (Stirling et McEwan, 1975; Stirling et Archibald, 
1977; Smith, 1980). Selon les Inuit chasseurs de phoque, un 
nouveau chenal ou une étendue d'eau libre sont idéals pour 
la chasse au phoque annelé en hiver, car il y est alors très 
abondant et facilement accessible. En outre, lorsque l'engla
cement commence à gagner les nouveaux chenaux présents 47 

~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J 



4R 

dans \<:s g-Iaces du large, 1,1 g la ce no uv e l\<: l's t pe rcée 
d'i\lno mbr<l b\<:s trous d e respiration, s ig ne que la co n('(:' ntra
tion ci e phoques y est relativement é\<:vée (fig. 1) . 

Du d é but dl' llIars à IJ fin dl' lIlai 1971 , les chasseurs 
Inuit de Ho llll <l n (golfe d 'A mundse n) o nt abattu 1 ~70 ph o
qu es annelés sur le fl oc bord<Jnt la pohnie de la côte l'st du 
cap llathurst qui n'a pas gelé cc t hi ver-là . Les bêtes l' tai e nt 
des jeunes dans une propo rtion d e 60 % ; il l'st d o nc assel 
clair que la polynie du cap H<l thllrst es t importante pour 1,1 
survie d es j e unes phoq ues <Innel l's , On constat e en o utre que 
les phoques J nncl és ,Idult es occup<Jnt les 7.ones d e gl<l ce fi xée 
le lo ng de la cÔ le o nl lendance à res te r sous la gbce Cl à 
repouss er les jeunes Cr. G. Smilh , données inédiles). Par 
ailleurs, l'all ac helllent au sile qu' o n a récenulI en t observé ,lll 
d é bul de lJ période pa ssée ho rs de [' eau , de In ê lll e que la 
forte poss ibilil é qu'il y ail fid é lité a u s ite d ' un e année à 
l' <l ulre, co ns tilu e nl d es si g nes év idenls d'inslincll e rriloria l 
chel ce ll e espèce (Finie)', 1979; Smilh e l H ammill , 1980). On 
a pu o bse rver quelques cas de re produuio n sur les g laces du 
large (Koski e l Da vis, 1979), mai s ce phé no mè ne eSl proba
blemenl sans grande impo rta nce race au no mbre d'accouple
ments qui o nllieu su r les glaces rl xées. 

La di spers ion des jeunes avanlla d ébâcle pe uL avoir 
lieu le long des résea ux d e chen<lux , I1lJ is elle n' a fait l'obje l 
d'aucune é lude. Lo rsqu e les ea ux so nt libres , il se mbl e que 
les phoq ues a nne lés se di spe rsent a u large cie l'océ<l n Arcti
que bien qu 'on ai l co nstal é qu'ils se rapproche nl des Aoes 
(T.G , Smilh, données in éd il es), On a lro uvé dans la 
documenlalion des donnt'es sur les bancs de phoques anne
lés qui se no urri ssenl dans les zo ne s pébgiques en aulo mne 
(T.G, Smilh , données inéd il es), ma is on igno re si ces phéno
m ènes o nt un ra ppo rt que lconq ue <l vec une ancienne 

polynie. 

~p~1 , 
TrO ll S de resp ir;llion de p hoques J'lIlelés d~lls 1111 chenat rcco ll gdt' 
(pholo: 1. StirlillK) 

Dans l'ensemble , il semble que \es po lvnies so ienl lrès 
inlpon antcs po ur les ph o qu es annelés ca r elles conslituenl 
pour les je lin es lin habilat hive rn a l. Dans ccrtailles l.o nes , les 
polvnies peuvenl éRalement nourrir une pelile pa rti e de la 
p o pula lion reprocluurice ,1lIcours ci e l' hi\'e r. 

4.2. Pho que barl)Ll (t'rig l/al/Ills balballls). 
Le phoqlle barbu e slun mamnlil"è re marin donl on 

connaît 111,11 les hesoins éco logiques: son aire dl' dislribulion 
(oune lo ut l'Arc lique, nl <l is cll e est moins uniforme que celle 
dll phoqu e anneil-. Il se mble qu e les ,Id u ltes reproducteurs 
prNl'l"e nl vine dans les ea u x lihres d e Ill o im de 100 m de 
pro lo nde ur p ,lrsemées dl' glaces (.Bllnl S, 1967: D,IVis el co ll. , 
1975 ; S lirlin g c l co ll " 1977(/). T o ul comme les ph oqlles 
annell's,les pho qu es h;lrbus enlrelie nnenl d es lro us de res
pirJ ti o n en râcla nt la g lace Jvec les grifles de leurs nageo ires 
anlérieures (Vil)e , 1950 ; S lirlin g', 19 77) (fi g, 2) , Dan s le cadre 
d ' un e é lude rl'alisl'e d ;ms l' o ues l d e l' Arctique, o n ,l e nreg'is
lré le chzlIlt de phoques ba rbus lI1;llcs sous l' ea u; le relevé a 
é lé e l!"eClu é ,\ un e mpl ace me nl co u vert de g lace annuell e , 
situ é ,'1 plus de -100 km du chena l d 'cau lihre le plus proche 
(S tirling cl Smith, 1 '077) . On ign o re s i la co lo ni e se disperse 
par groupes d 'fIge ~I une époque donnée d e 1'<Lnné'e. En gé né
ral. cc pe ncl a nt. Ic phoque barbn esl plus abondant dans les 
C<lUX libres permanenles ou toul au Illoins p ériodiques. 
On ne lui connaÎl aucune migra ti o n obliga lo ire ; d'Jprès les 
données somm aires d o nl no us disposons, il semble donc que 
sa ré partilion hivernal e dans l'Aruique ca nadien sc super
pose assez bien J celle des polynies. 

4 .~. l\1 o rse ( Odobl'lllls IOS lIIal"llJ 1"0.111101"11.\ ) 

Dans l' Arctique GlIl ,ldi e n , le morse passe l'hi\'Cr d <l ns 
les lo nes d e la banqui~e où l' ca u eSl pe u pro fo nde e l où la 

g'lace eS l su fli sa lllrJIellllllince pour qu ' il puisse la bri se r avec 
.,;Il (> le Cl v enlrCle nir des lrou s d e respirali o n . Les ice bergs 
qui s'é'chouenl d a ns ces ("lUX so nl basculés par les co uralllS 
cl \es vcnts, ce qui provoque la fo rma lion d'une bo rdure d e 
glace brisée e l I"ra g il e : c'cs t surtoul là que \cs illo rs es pe rcenl 
leurs trous d c resp irali o n c n hi ve r (fig . ::3) . 

EII \tin:r, CO IllIl1 t' l' épa is seur d e la g la ce eslun f;l( leur 
res lrict if. \cs 1110r.'es \-' in~ nt surtoul clans \c s grand es 
{-tenducs d'e,lll CO)1lnle la Iller cie L3 a lhn ou \c dl'troil de Davis 
011 IJ g la cc eSlllloins s tabl e . Né-< lIl11 lOi ns , les polvnies 
d e meu rcnl importan les , cn particulier dans le bassin de Foxe 
l'l, '.llll degré moin clre, d ;1I1s le d é- tro il Pt'llll\ o u de b porte 
de l'Enl"cr, car d es bêles v passellt 1 ïli \"l' r en Ilolllbrc var iable 
to uS les ans (Smith ' l Ri g b\', présenle publ ica ti o n , fig. <) à II J. 
~ien qU' ~ll'oCl<lSion 0 11 a il \u quelques lllorses s'é loiglle r d es 
g rande., po h-nies s lab les pour hiHTnn (Sti r li ng , 1~)7 l a; 
Kili;lan el S lirling, 197K) , cc co nlpo r tel nenl n 'esl P,lS suffi
samlllenl répa ndu pour c;llacl lTiscl tou te Ll ("oloni e, On 
ignore t'ncorc d ,ll1S quelle IllCSUI"L' les 11101'::(': , rep roducte llrs 
sc sépare nl d es aulres t'n hiver. 

Il esi probable que pre.squ e toUI. CS les populat ions ci l' 
morses sc cll-placelll , mais o n ne COllll,lÎl P,I'; le dé lail d e ("cs 
migralions IO Glks cl sdi sonlli 0rcs ,Ians lo ules les r{ y,io ns. Au 
printemps , lo rsqu e les prelllières fissures ;lpparaissenl cla ns 
la glace, les 1I10rses onl tendance ,1 S'" cngJg'er pour 
aueindre cie IlOU\T;)llX licux cLtlilllelllJlioll. Dan s certains 
cas, les vari a lio ns an nu e ll es on l pour effel d' ,lg ralldi r u lle 
polyni e d éj,) cx ist ,ln tc dalls l<lqu e ll e 1<- ., 11101 ses onl pa.,sé ['hi 
ver, ce qui leu r perme t d 'é te llclre leur a ire d 'alimenl'ltion . 
L'apparilio n cles chena ux ,lU début de l'année ,ls" ure aux 
morses un moycn \'il ,tI d'alleindre de nOll\"C II I'.'i ai rcs. 

Figure 3 
TnH.1 dt' rL'Spi r'ILi on (rpiq uc c! '111111l0rSl' ;IU hO ld d'uli pcti , nHU'(T;tU de g'I,I( l' 
plllll"lllluelk !-\e1é d;lIls de Id !{Idl"e ""nuell,' (p!t" IO: l. Sli. lill gl 

, 

Figure 2 
Trou de resp irolioll c IIll"C l( ' IlU 'pdr d," "Ir "'1 un !'drllm d",,-, I:r !{);u <.: rie mer, 
on pelll \"011 le, marques de g lliln (phOIO: 1. Slirlill~) 
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4.4 . Autres espèces de phoques 
En hiver, aucune autre espèce de phoque ne fr é

q uente les pol ynies de l'Arctiqu e ca nadien. Il a rri ve 
cependant que de pe tits groupes de phoques communs 
( Phom viiI/bI/ II) passent l 'hive r dans les che naux cô tiers e t à 
l'embo uchure des riviè res da ns la baie d 'Hud son (Man sfi e ld , 
J 9670) ; en é té on en tro uve en petits no mbres dans la baie 
d'Hud son, où ils s'alimente nL gc'néra leme nt dans les mili eux 
estuari ens. On en a égal ement signa lé périodiqueme nt dans 
le sud-est de la te rre de BafTin , ainsi que dans la mer de 
Bea ufort. 

Le phoque à capucho n ( C )'slojJ!tora o isln la) est si ra re 
dans les po l)' nies qu'on peut o mettre d 'en pa rl e r ici. 

Le ph oq ue du Groenl and ( Pagophill/s f!,?'Ofl/llil/dir lls) es t 
rare d ans les po lynies; néanmoins, qu elques-uns passent par
fo is 1 'hiver clans les po lynies de la baie de Frobishe r o u du 
dé tro it de Cumb erl and (Stirlin g, présente publi ca ti on , hg. 1). 
En é té , cependant, ils migrent en grands no m bres pom a ller 
se nourrir sur l'emplacement cie polynies dans la baie 
d'Hudso n, la mer de Baffin et le détroit de Lmcaster, e t dans 
les nap pes d' e;lU voi sines (Se rgeant, 1965 e t 1976). Il s 
empruntent parfois les chenaux cô ti e rs pour cette migra lion. 

4. 5. Béluga ( D elp!tll1oplel'lls leI/ms) 

Po ur resp ire r, les bé lugas sont capab les d e briser une 
cenaine quantit é de glace j e une (fig. 4), mais il s sont quand 
même limités aux caux libres na turell es. Au Ca nada, il sem
ble qu e la plupart d es bé lugas hivern ent dans des zones de 
banquises il la d érive, même si cela les o blige à de lo ngues 
migra ti o ns saisonniè res (Fraker , 1979; Davis et coll., 1980). 
T o utefois , dan s des endro it s co mme le bassin de Foxe 
(Se rgeant , J 973) e t même peut- ê tre dans la baie J ames 
Oo nkel, 1969) , il semble qu ' il s passent l'hiver dans des 

Figure4 
Bélll gas amé nagealll des 1 1'0 Ils d e respirai io n da ns de b gl<lce j eun e 
(pho lo: j Le," fe r) 

po lynies , ce qui es t apparemment p lus fréquent dans 
l' Arctique sov ié ti que (Kleinenberg e t coll., 1964). 

Les chenaux , et surto ut les réseaux de po lynies fo r
mant des chenaux cô tiers , so nt d'une impo n ance crucia le, 
car au printemps ils co nstituent les lOu tes de migration qui 
l11ènentjusqu'aux aires d 'a limentatio n e t de mise bas situ ées 
dans des régions co mme la mer de Beaufo rt et le dé tro it de 
Lancas te r. En fa it , même après la dé bâc le, il sembl e qu e le 
sit e d es anciennes polynies co ns titue une important e aire 
d' alimentation , tant dans l' es t que clans l' o ues t de 
l' Arctique . 

4.6. Narval ( ;\/ol/()do l/ II/OI/Oam s) 

Au Canada , les na rvals se trou vc nt surtout clans l'est 
ct d ans le nord de l'Arc tique, mais que lques-uns descendent 
d ans le nord d e la ba ie d'Hud son en é té (Mansfi e ld e t co ll. , 
1975n). T o ut comme les bé lugas, les narva ls pe uv ent brise r 
la glace min ce avec leur dos pour respire r , mais ils sont 
inféod t,s eux aussi aux ea ux libres nature ll es. La plupart des 
na rval s passe ra ient l'hi ve r plus au sud , dans les eaux libres 
parse mées de glace du d é troit de Davi s, fréquentant des ea ux 
plus pro fondes e t plus libres d e g lace que les bé lu gas (\libe, 
1967: Kapel, 1975 et 1977) . Peu de na rvals hi ve rne raient 
da ns les po lynies des eaux canadiennes. 

Au prin te mps, les narva ls empruntent les réseaux de 
chenaux cô ti e rs et migrenljusqu 'au d é tro it de Lanc<ls le r e t, 
à un degré rnoindre jusqu'au détro it d 'Hud son (M ansfI e ld 
et coll. , 1975(1). A mesure que les ca ux se dégagent , il s 
s 'ava ncent plus I.o in d ans les zones de g lace fi xée où appa
raissent de no uvea ux chenaux . Ri en que les che naux soient 
essentiels po ur la migrati o n d es narvals, il semble que ces 
d e rniers fréquentent moins que les bélugas les eaux peu pro 
fond es des polynies pour s' y nourrir. Ap rès la débâcle e t jus-

qu 'à la fin de l'ann ée, il s se nourri ssent essentiell eme nt en 
eau profo nde, par fo is sur le site d 'un e ancienn e po lynie . 

4.7. Baleine bo réa le ( Ba{aPl/ a lIIysllrellls) 

Par l'u sage qu 'elles fo nt des polynies, les baleines 
boréales se ra pprochent plus d es bélu gas qu e des narva ls; 
l'Iles hive rne nt clans le pac k o uvert. [1 semble que la 
popul a ti o n de l'est d e l'Arctique hive rne cl ans le sud du 
dé tro it d e Davis, tandis que celle d e l' o uest hi ve rne dans le 
sud d e la mer de Bé ring. Avant la dé bâcle, e ll es migTent 
p él!- les chenaux cô tiers jusqu'aux po lynies qui constitucnt 
d'impo rt antes aires d 'alilllentalio n (Fi scus c t 1\1arquett e, 
1975; Frake r , 1979). Dura nt l'é té, la plu pa rt cI 'entre e ll es 
continuent oc se nourrir cl ans les anciennes polynies ; 
il semble qu 'elles quitt ent ces zones en automne po ur 
rejo indre leurs a ires d' hivernage ava nt l'englacement 
(Frake r et coll. , 1978). 

4.8. Ours bl anc (l 'nlls 1II0rilillills ) 

Bi en qu e l'ours blanc ne soit pas un mammifère 
marin , o n en parle ici ca r il dépend de la mer pour sa su bs is
tan ce aussi longtemps que les conditions d'englacementl e 
pel'mellent et il ne se re ti re sur la terre que pour meure bas 
o u lo rsque la g lace es t compl è teme nt fo ndue. L'ours blanc 
n' es t pas o bliga to irement migra teur; les dim ensio ns des ter
ritoires varient pro bableme nt selo n la régio n, en fo nction d e 
l'importance des facteurs du milieu qui o blige nt l'ours à des 
déplacements saisonni ers. Les ours bl ancs se nourrisselll 
surtout de phoques a nnelés et, dans une mo indre mes ure , de 
phoques barbus (Stirling e t Archiba ld , 1977). Il se mble qu ' ils 
fréque lllent en g ra nds nombres les po lynies e t les chenaux 
cô tie rs, probabl ement parce que les phoques y sont plus 
nombreux e t plus accessibl es qu' ailleurs: ainsi, de 1971 à 

Figure 5 
Varech re liré d u 1 roll de resp irai io n d ' llll pl' 0 'lue par d es o urs bl ancs 
(pho lo: 1. Slil'iing) 

1975, e nlre les mois de mars et de j uin , 87% des ours blancs 
observés dans la mer de Beaufo n se trouvaient au bord du 
Aoe ou dans des zo nes co uvert es de glaces instables dans un e 
pro portion de 9/10 à 10/ 10 e t clairsemées d e plaques de 
glace jeune (S tirling et co ll. , 1975). On a vu des ours blancs 
dans les mêmes conditi o ns dans d'autres régions de 
l'Arctique , mais les do nnées recueillies n' o nt pas enco re été 
chiffrées (Stirling, do nnée s inédites). 

Dans une é tud e préliminaire , Stirling e t Archibald 
( 1977) o nt consta té que les ours bl ancs tuent surto ut des 
phoques j eunes o u de l'année e t ce, dans une proportion qui 
varie en fo nctio n de l'habi ta t et de la régio n. Aills i, les deux 
tiers ( 10/1 5) des phoques annelés tués sur les g,laces ou sur 
la bo rdure du Aoe é taient des jeun es. Le bit que les o urs 
blancs vivent surto Ul p rès des po lynies e l des chenaux est 
proba blement li é au grand no mbre d e jeunes phoques anne
lés qui peuplent ces endroits et qui , d'autre part, fe ra ient d es 
proies plus faciles. Dans une é tud e sur la prédatio n exercée 
pa r l'ours blanc dans l' es t e t l'ouest de l'Arctique canadie n, 
Smith ( 1980) a conclu q ue ce mammifè re tue habitue ll ement 
les j eunes phoques anne lés, qui sont peut-ê tre plus vulnéra
bl es su r les g laces instables comm e ce ll es qu' o n tro uve près 
d es po lynies . 

L'ours blanc se nourrit principalem ent de phoques, 
mais il mange éga lement du varech: en effe t , o n a souvent vu 
des ours mange r le va rech échoué sur les plages (Russ ell, 
1975) c t p lusieurs sources sig nalent que les ours blan cs 
pl o ngent à la recherche de varech en é té e t en auto mne, lo rs
que les eaux sont li bres de g-Iace (L~n~, 1970; Russe ll, J 975; 
Stirling, J 974b) Dans certaines po lynies peu p rofo nd es, 
co mme le lon g ci e la cô te sud-es t de la terre de Baffin, le 
va rech se ramasse sur la face infé rieure d e la g lace et dans les 
trous ci e resp iration des ph oqu es. Les o urs blancs mange nt 
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ces plantes en abondance tout au'long de l'hiver (fig. 5); on 
ignore l'importance du varech dans leur alimentation, mais il 
semble qu'ils n'y aient accès en hiver que dans certaines 
polynies. 

5. Utilisation des principales polynies par les mammi
fères marins 

Nous nous attachons ici à l'utilisation que les diffé
rentes espèces de mammifères marins fom des grandes 
polynies de l'Arctique canadien et, dans la mesure où nos 
données le permettent, nous dégageons les aspects impor
tants, voire capitaux, de cette question. Cependant, notre 
point de vue s'inspire plus de données qualitatives que 
quantitatives car les relations écologiques de ce milieu ont 
été peu éllldiées. . 

5.1. Polynie du cap Bathurst et réseaux de chenaux côtiers 
adjacents (Smith et Rigby, présente publication, 
fig. 12, 14e(15) 
Tous les printemps, les populations de bélugas et de 

baleines boréales de l'ouest de l'Arctique parcourent de 
longues distances par les chenaux côtiers pour se rendre de 
la mer de Béring à leur aire d'alimentation dans la polynie du 
cap Bathurst (Sergeant et Hoek, 1974; Fraker, 1979). La 
population de bélugas de l'ouest de l'Arctique compte de 
4000 à 6 000 bêtes (Sergeant et Hoek, 1974; Fraker, 1977); 
selon les estimations les plus récentes, 2 264 baleines boréa
les passent tous les ans à l'est de la côte nord de l'Alaska 
(Braham et coll., 1979). 

Les chenaux qui longent la côte de l'île Banks sont 
surtout utilisés en mai et juin, lorsque les baleines migrent 
vers la région du cap Bathurst. Comme elles migrent un ou 
deux mois avant la débâcle, les baleines se nourrissent plus 
longtemps dans la polynie du cap Bathurst (où elles donnent 
probablement naissance à leurs petits) avant de poursuivre 
leur route vers l'ouest jusqu'à leur aire d'alimentation dans 
le delta du Mackenzie. Néanmoins, des groupes considéra
bles des deux espèces restent autour du cap Bathurst 
pendant la période où les eaux sont dégagées, prolongeant 
leur séjour de 2 ou 3 mois plutôt que de continuer leur 
migration vers l'ouest (Fraker, 1979). Il semble que la répar
tition des baleines boréales ait été la même au début du 
siècle, selon les récits des baleiniers (Townsend, 1935; Ser
geantetHoek,1974). 

Les jeunes phoques annelés et les phoques barbus 
adultes fréquentent en grands nombres la polynie du cap 
Bathurst, ainsi que les chenaux adjacents (Stirling et coll., 
1977a; T.G. Smith, données inédites). Selon toute vraisem
blance, les phoques sont nombreux dans cette zone parce 
qu'ils sont assurés d'y trouver une étendue d'eau dégagée ou 
recouverte de glace jeune pendant tout l'hiver. Il est proba
ble qu'ils se déplacent alors localement dans le réseau de 
chenaux à la suite de changements à court terme dans les 
conditions d'englacement ou la disponibilité de nourrilllre, 
mais on n'a pas encore étudié cette question. Bien qu'on ne 
dispose pas de données quantitatives permettant une compa
raison, il semble que les phoques barbus mettent bas le long 
du réseau de chenaux côtiers qui avoisinent la polynie du cap 
Bathurst, tandis que les phoques annelés donnent naissance 
à leurs petits dans les zones de glace fixée de l'est du golfe 
d'Amundsen, ainsi que sur les côtes et dans les terres de l'île 
Banks (Smith et Stirling, 1975; Stirling et Smith, 1977). En 
automne, d'importants groupes non dénombrés de jeunes 
phoques annelés migrent vers l'ouest le long de la côte du 
continent, traversant surtout des nappes d'eau libre mais 
empruntant au besoin les chenaux côtiers (Usher, 1970; 

Stirling et coll., 1977(1). Leur destination et la proportion des 
elrectil's qu'ils représentent sont inconnues; cependant, un 
phoque marqué dans l'est de la mer de Beaufort a été recap
turé au cap Icy en Sibérie (Smith, 1976). On ignore si ces ani
maux reviennent dans nos eaux au printemps mais, si c'est le 
cas, il est presque certain qu'ils empruntent le réseau de che
naux côtiers qui longe la côte du continent, depuis la mer de 
Chukchijusqu'au golfe d'Amundsen. 

Le cap Bathurst elles polynies qu'on y trouve consti
tuent également d'importantes aires d'alimentation pour 
l'ours blanc (Ursus mm'itill/I/s) car les phoques y vivent en 
grand nombre et y sont plus vulnérables (Stirling et coll., 
1975). Dans l'ouest de J'Arctique canadien, il ya entre 1 500 
et 1 800 ours blancs (DeMaster et coll., 1980). La polynie du 
cap Bathurst et les chenaux côtiers voisins représentent pro
bablement leur plus importante aire d'alimentation hivernale 
et printanière (Stirling et coll., 1975). 

Contrairement aux espèces susmentionnées, le morse 
fréquente très rarement la polynie du cap Bathurst et les che
naux côtiers voisins. Les spurces se contredisent parfois au 
sujet de la répartition historique et de l'abondance des mor
ses dans le sud-est de la mer de Beaufort (MacFarlane, 1905; 
Fay, 1957); toutefois, les morses ne vont maintenant dans 
cette région qu'à l'occasion, la plupart du temps en été 
(Mansfield, 1959; Harington, 1966; Usher, 1966). Cepen
dant, on pense qu'un morse a passé l'hiver dans un chenal 
situé à seulement 50 km à J'ouest de la pointe nord-ouest de 
l'île Banks (Stirling, 1974(1). Bien que les morses soient peut
être plus nombreux à hiverner dans les eaux libres de ces 
régions que ne l'ont révélé nos observations jusqu'ici, leur 
nombre total est probablement négligeable. 

Le narval, l'épaulard (Orcinus orea), les phoques du 
Groenland, commun et à capuchon, l'otarie à fourrure 
(Callorhinus I.minus) et peut-être même le Phoeafasciata ont été 
signalés à l'occasion dans la polynie du cap Bathurst et dans 
les chenaux adjacents (Anderson, 1937; Dunbar, 1949; 
Radvanyi, 1960; Usher, 1966; Mansfield et coll., 1975b; 
Smith,1977). 

5.2. La North Water (Smith et Rigby, présente publica
tion, fig. 3 et 5) 
De toutes les polynies de l'Arctique canadien, c'est la 

North Water qui compte pour le plus grand nombre d'es
pèces de mammifères marins. On pensait qu'elle abritait en 
hiver d'importants groupes de cétacés de toutes espèces, 
mais les données préliminaires recueillies par Finley et 
Renaud à la fin de l'hiver (1980) n'ont pas confirmé cette 
hypothèse. Selon leur estimation, environ 500 bélugas ont 
hiverné en 1978 et 1979 dans la North Water, ce qui repré
sente environ 5% des 8 à 10000 bêtes de la population du 
détroit de Lancaster (Sergeant et Brodie, 1975). Par ailleurs, 
en deux ans d'observation, on n'a vu aucune baleine boréale 
et seulement 12 narvals en 1979 sur une population estivale 
qui n'excède peut-être pas 10 000 bêtes (Davis et coll., 
1980). Au printemps, les bélugas, les narvals et les baleines 
boréales quittent ce qui semble être leur aire d'hivernage 
dans le détroit de Davis et migrent vers le nord; ils 
empruntent alors \es réseaux de polynies côtières de l'est de 
la terre de Baffin pour aller se nourrir dans la North Water et 
aueindre les premières fractures, puis l'eau libre des détroits 
de Lancaster et de Jones et les nappes d'eau adjacentes 
(Webb, 1976; Sergeant et Hay, 1978; Koski et Davis, 1979). 
On a estimé que le tiers des bélugas et 85% des narvals qui 
vivent dans les eaux nord-américaines pénètrent en été dans 
le détroit de Lancaster (Smiley et Milne, 1979). La North 
Water constitue donc une aire d'alimentation essentielle à 
toutes ces espèces de cétacés au printemps et en été. 

Au printemps et au début de l'été, les bélugas et les 
narvals s'avancent le plus loin possible dans le détroit de ' 
Lancaster, le goulet du Prince-Régent et le détroit de Bellot 
par des nouveaux chenaux. Tout l'été, les narvals et surtout 
les baleines boréales restent pour s'alimenter dans le détroit 
de Lancaster et le goulet de l'Amirauté. En automne,les 
bélugas qui quittent le Haut-Arctique et migrent vers le sud 
se nourrissent en grand nombre dans l'est du détroit de 
Lancaster et plus particulièrement dans les environs du sud
est de l'île Devon. On a constaté que les oiseaux de mer se 
nourrissent aux mêmes endroits (Nettleship, 1974;johnson 
et coll., 1976; Nettleship et Gaston, 1977). D'après ces obser
vations, certains des courants et des remontées d'eau pro
fonde qui concourent à la formation de la polynie récurrente 
de l'est du détroÎl de Lancaster contribueraient également à 
mélanger les matières nutritives et à enrichir la région en 
organismes vivants, ce qui expliquerait l'importance de cette 
région pour l'alimentation des vertébrés supérieurs. 

La population de morses de l'est de l'Arctique utilise 
également la North Water de façon saisonnière ou perma
nente. En effet, il semble que de petits groupes de morses 
hivernent dans le district de Thulé; par ailleurs, il serait pos
sible que plusieurs centaines d'autres hivernent tous les ans 
dans les eaux canadiennes qui baignent la côte est de l'île 
Devon ainsi que la côte sud-est de la terre d'Ellesmere (voir 
le rapport de Davis et coll., 1980). Toutefois, la plupart des 
morses qui utilisent la North Water font partie d'une impor
tante population migratrice qui y pénètre au printemps après 
avoir quitté son aire d'hivernage du détroit de Davis (Vibe, 
1967; Loughrey, 1959); quelques groupes montent alors au 
nord jusqu'au bassin de Kane, tandis que le gros du troupeau 
poursuit sa migration jusque dans les détroits de Lancaster et 
dejones où il se nourrit tout l'été. Il n'existe aucune estima
tion vraiment fiable de la population. 

Les phoques annelés et barbus abondent partout dans 
la région de la North Water, mais on ne dispose d'aucune 
donnée quantitative sur leur population et leur répartition. 
En avril 1980, on a fait des enregistrements sous-marins en 
bordure du Aoe dans le détroit de Lancaster, au sud de la 
baie de Maxwell: on a constaté que les phoques barbus sont 
nombreux dans ces eaux (Stirling, données inédites) même 
s'il n'est pas encore possible de faire la correspondance entre 
les cris et les effectifs. 

La North.Water et les polynies avoisinant les détroits 
dejones et de Lancaster constituent des aires d'alimentation 
à productivité élevée pour les mammifères marins, comme 
en témoigne l'abondance des phoques du Groenland qui 
viennent s'y nourrir en été (Vibe, 1950; Sergeant, 1965; 
Finleyetjohnston, 1977; Koski et Davis, 1979); ils arrivent 
en juin et juillet et certains restent jusqu'en octobre avant de 
retourner dans le sud du détroit de Davis. 

Une importante population d'ours blancs vit près du 
côté canadien de la North Water et près des polynies des 
détroits deJones et de Lancaster; elle compte au moins 1 700 
bêtes (Stirling et coll., 1978). En hiver et au printemps, les 
ours se déplacent vers J'est pour chasser en bordure du Aoe; 
ils reviennent ensuite sur leurs pas car la débâcle se poursuit 
jusqu'au début de l'été. A la même époque, on trouve un 
nombre considérable d'ours blancs sur le floe dans J'est de la 
mer de Baffin (Koski et Davis, 1979), mais on n'a encore 
aucune donnée quantitative sur leur répartition et leurs 
mouvements. Jusqu'ici, la plus importante population obser
vée dans cette région au printemps se trouvait sur les côtes 
sud et sud-est de l'île Devon (Stirling et coll., 1978; Koski et 
Davis, 1979). Même si les phoques annelés et barbus sont 
difficiles à repérer à cette période de l'année, la présence 
d'un grand nombre d'ours blancs signifie probablement que 

ces deux ,espèces de phoques sont aussi relativement nom
breuses. Très importante pour l'alimentation des baleines et 
des oisea~x de mer à la fin de l'été, la région située au sud-est 
~e l'île Devon est fréquentée par un grand nombre d'ours 
blancs, ce qui confirme qu'elle est biologiquement très pro
ductive. 

5.3. ,Détroits Penny et/de'laRèine (Smith et Rigby, 
présente publication, fig. II) 
Les polynies d~s détroits Penny et de la Reine sont 

relativemeryt peu profondes et semblent cruciales pour l'hi
vernation des morses. Cependant, en mars et en avril, alors 
que les jours sont assez longs pour les relevés aériens, les 
bêtes restent généralement dans l'eau, ce qui rend difficile 
leur dénombrement. D'après les observations qu'on a pu 
f;,lirejusqu'ici, il semble qu'un nombre variable de morses 
hivernent dans cette région (Bissett, 1967; Davis et coll., 
1978; Kiliaan et Stiding, 1978). Selon Davis et coll. (1975), 
de 200 à 300 bêtes auraient hiverné dans l'est des détroits de 
Jones et Penny en 1976 et 1977. En avril 1980, on a effectué 
un relevé aérien ainsi que de longs enregistrements sous 
l'eau dans les détroits Penny et de la Reine. On n'a vu qu'une 
cinquantaine de morses, mais les enregistrements indi
quaient qu'ils étaient beaucoup plus nombreux et se 
trouvaient souvent à des endroits où on n'avait vu aucun ani
mal au cours du relevé aérien. Ces renseignements nous por
tent à croire qu'au-delà de 300 morses ont passé l'hiver 1979-
1980 dans cette région (Stirling, données inédites). 

En été, les morses se nourrissent en grands nombres 
dans la région et dans le golfe de McDougall et le détroit de 
Wellington où, selon Davis et coll. (1978), leur population 
estivale aurait atteint 1 000 têtes en 1976 et 1977. Il est pos
sible qu'un certain nombre de ces animaux se déplacent 
entre la porte de l'Enfer et le détroit Penny. Ces données 
préliminaires semblent indiquer qu'en hiver les détroits 
Penny et de la Reine constituent la région la plus fréquentée 
par les morses dans le Haut-Arctique canadien en dehors de 
la North Water. 

Les polynies des détroits Penny et de la Reine sont 
également très importantes pour les phoques barbus: elles 
en abritent un assez grand nombre en hiver. Leurs cris sont 
parmi les plus nombreux enregistrés sous l'eau dans 
l'Arctique; ces cris diminuent rapidement lorsqu'on s'éloigne 
des polynies (Stirling, données inédites). On peut donc en 
conclure que les phoques barbus sont très abondants toute 
l'année dans les polynies, même s'ils sont généralement diffi
ciles à repérer. 

On ignore combien de phoques annelés fréquentent 
les détroÎls Penny et de la Reine mais, d'après les observa
tions, ils semblent abonder, les jeunes étant probablement 
les plus nombreux. 

Les ours blancs abondent localement dans les détroits 
Penny et de la Reine (Stirling et coll., 1978), probablement 
en raison du grand nombre de phoques qui y vivent; c'est 
donc pour l'ours blanc, après la région du détroit de Lancas
ter, l'une des plus importantes aires d'alimentation dans le 
Haut-Arctique. 

Les bélugas, les narvals, les baleines boréales et les 
phoques du Groenland se rendent également dans les 
détroits Penny et de la Reine en été (Macpherson, 1963; 
Davis et coll., 1980). En fait, les polynies du détroit Penny 
abritent en été un petit nombre de narvals, tandis qu'on 
trouve quelques baleines boréales dans celles du détroit de la 
Reine (Davis et coll., 1980). On a vu des phoques du 
Groenland dans toute cette région (Davis et coll., 1980). 
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5A. Porte de l'Enfer et détroit de Cardigan 
(Smith et Rigby, présente publication, fig. 10) 

. Bien qu'elle soit.petite, cette polynie réapparaît 
régulièrement et, tous les hivers, le morse y vient en nom
bres variables. En mai 1972, Kiliaan et Stirling (1978) ont vu 
100 bêtes, tandis que Davis et coll. (1978) signalaIent la pré
sence d'un troupeau de 200 à 300 bêtes dans la partie est des 
détroits de Jones et Penny au cours de l'hiver 1977. En avril 
1980, on n'a vu qu'un seul morse dans la région de la porte 
de l'Enfer (Stirling, données inédites). Rappelons cependant 
que les dénombrements aériens de morses effectués par 
temps froid sont imprécis et ne représentent que des estima
tions minimales. À la fin du printemps, les morses migrent 
vers la région de la porte de l'Enfer par les chenaux qui se 
forment dans le détroit deJones. Pendant l'été, ils se nourris
sent dans le détroit de Fram ainsi que dans les eaux peu pro
fondes au nord de l'île Kent Nord. Il est évident que cette 
région est importante pour les morses comme aire d'hiver
nage, comme aire d'alimentation en été et comme lieu de 
passage. 

Les phoques annelés et barbus sont abondants dans 
la région de la porte de l'Enfer et du détroit de Cardigan, 
mais nous n'avons aucun chiffre à leur sujet. En hiver et au 
printemps, l'ours blanc y vient régulièrement (Riewe, 1977; 
Kiliaan et coll., 1978) et nous pensons que cette région cons
titue pour lui une importante aire d'alimentation. Ces ours 
blancs appartiennent à la même sous-population qui vit dans 
les détroits de Lancaster et de Barrow ainsi que dans la 
région des détroits Penny et de la Reine (Stirling et coll., 
1978). 

Selon une seule source (Harington, 1963), le narval se 
nourrit en été dans la région de la porte de l'Enfer et du 
détroit de Cardigan. En général, cette région semble 
cependant peu fréquentée par les baleines. 

5.5. Détroit de Bellot (Smith et Rigby, présente publka
tion, fig. 7) 
Enjuin et juillet, on a observé de nombreux phoques 

annelés dans les environs de la polynie du détroit de Bellot 
(Finley, 1976; Stirling, données inédites). Bien qu'on ignore 
combien de phoques fréquentent ces régions en hiver, on 
suppose, d'après l'importance des populations qui s'y 
trouvent en été, qu'un groupe assez nombreux y habite toute 
l'année. On pense que les phoques barbus qui s'y 
rencontrent y abondent également. Le grand nombre d'ours 
blancs qu'on y voit en été et en hiver, particulièrement dans 
le sud-est (îles de Tasmanie) et le sud-ouest (baie de Brent
ford) de l'entrée du détroit de Bellot, indiquerait une forte 
présence permanente de phoques dans cette région (Davis et 
coll., 1975; Finley, 1976; Stirling et coll., 1978). Les ours 
blancs semblent d'ailleurs y former une population relative
ment distincte de celle du détroit de Lancaster; on l'estime à 
environ 1 100 bêtes (Stirling et coll., 1978). 

Selon les archives, la région qui entoure le détroit de 
Bellot faisait partie du territoire de mise bas des baleines 
boréales (Davis et coll., 1980) comme en témoignent les os 
de baleines boréales que les Inuit de Thulé utilisaient autre
fois pour construire leurs habitations; ces ossements 
abondent également le long de la côte est de l'île Somerset, 
depuis le détroit de Bellot jusqu'à la baie de Creswell. 
Actuellement, les baleines boréales fréquentent encore cette 
région au cours de l'été, mais on les y voit beaucoup moins 
souvent que dans le détroit de Lancaster. Cependant, 
le détroit de Bellot est peut-être assez important pour ce 
mammifère. 

En été, de petits groupes de narvals se nourrissent 
dans le détroit de Bellot et y passent pour aller se nourrir 

plus à l'ouest (Finley etJohnston, 1977; Sergeant et Hay, 
1978). On en a déjà vus dès le 24juillet et aussi tard que le 
4 septembre (Finley etJohnston, 1977). En été, des bélugas, 
des morses et des phoques du Groenland y apparaissent éga
Iement en petits nombres (Loughrey, 1959; Finley et 
Johnston, 1977). Le 30 juillet 1980, on a vu environ 2 000 
narvals près de Pointe Savage, sur la côte est de l'île du 
Prince-de-Galles. En considérant l'englacement à cette épo
que, il semblerait qu'ils avaient emprunté le détroit de Bellot 
(T.G. Smith, données inédites). 

5.6. Détroit de Fury et Hecla et nord du bassin de Foxe 
(Smith et Rigby, présente publication, fig. 9) 
La pblynie du détroit de Fury et Hecla, tout comme 

les nombreuses petites polynies qu'on trouve dans le nord 
du bassin de Foxe, sont fréquentées en permanence par un 
grand nombre de morses, de phoques barbus et de phoques 
annelés (Manning, 1943; Loughrey, 1959; Anders, 1965; 
Mansfield, 1 967b), cette dernière espèce y étant principale
ment représentée par des jeunes en hiver, au contraire des 
morses et des phoques barbus (Bradley, 1970). Cependant, 
on pense que toutes les classes d'âge y vivent le reste de 
l'année. 

Toute cette région semble relativement bien utilisée. 
par les baleines boréales en été et, comme elle est libre de 
glace en automne, elle sert de passage aux mammifères qui 
migrent vers l'est (Mansfield, 1971). Le béluga et le narval 
franchissent également le détroit de Fury et Hecla et y 
séjournent en été, mais ils ne semblent pas nombreux 
(Parry, 1835; Sergeant, 1962; Anders, 1965; Mansfield et 
coll.,1975a). 

Il semble que les ours blancs abondent partout dans 
le bassin de Foxe, mais nous n'avons aucun chiffre à ce sujet. 

5.7. Polynie du détroit de Roes Welcome 
(Stirling, présente publication, fig. 1) 
En hiver, la polynie du détroÎt de Roes Welcome est 

utilisée par bon nombre de bélugas, de morses et de phoques 
communs (Mansfield, 1958; Mansfield, 1967 a; Sergeant, 
1973). En outre, de nombreux narvals et baleines boréales 
s'y nourrissent en été (Ross, 1974; Mansfield et coll., 1975a). 

La plupart, sinon tous les cétatés qui passent l'été 
près du littoral ouest de la baie d'Hudson hivernent dans la 
polynie du détroit de Roes Wei come, mais on ignore leur 
nombre exact (Sergeant, 1973). Dans l'ouest de la baie 
d'Hudson, on estime à 10000 bêtes la p.opulation des 
bélugas (Sergeant, 1973). En été, ils descendent en grands 
nombres vers le sud et se rassemblent entre l'estuaire du 
fleuve Nelson et la frontière du Manitoba et des Territoires 
du Nord-Ouest (Sergeant et Brodie, 1969), mais il semble 
que certains d'entre eux restent près dela polynie en été 
(Manning, 1943). 

En hiver, les morses aussi se rassemblent d'abord 
dans la polynie du détroit de Roes Welcome; un petit nom
bre y demeure après la débâcle, tandis que les autres se 
rendent au nord-est de l'île Coats et au sud-est de l'île 
Southampton (Degerb~1 et Freuchen, 1935; Mansfield, 
1968). 

Les baleines boréales restent chaque année dans la 
polynie du détroit de Roes Welcome de la mi-mai à la mi
septembre (Ross, 1974). Leur répartition actuelle semble la 
même que par le passé, mais leur nombre a beaucoup dimi
nué. On pense que la plupart des baleines boréales quittent 
la baie d'Hudson vers la fin de l'automne; cependant, il arrive 
parfois que certaines hivernent dans la polynie (Low, ] 906; 
Degerb~1 et Freuchen, 1935; Ross, 1974). Comme les balei
nes boréales, les narvals fréquentent la polynie du détroit de 
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Roes Welcome, mais ils n'hivernent probablement jamais 
dans la baie d'Hudson (Mitchell et Reeves, 1980). Par 
ailleurs, on peut voir de petits groupes de phoques du 
Groenland s'y nourrir en été (Sutton et Hamilton, 1932; 
Manning, 1943). 

L'ours blanc et le phoque barbu vivent en perma
nence dans la polynie du détroit de Roes Welcome (Sutton et 
Hamilton, 1932; Manning, 1943). Le phoque annelé vit éga
lement en permanence dans le nord-ouest de la baie 
d'Hudson; on en a vus des groupes moyens, mais on n'a pas 
encore étudié sa répartition et son abondance dans cette 
polynie (McLaren, 1958). L'épaulard et le phoque à 
capuchon n'ont jamais été signalés dans le détroit de Roes . 
Welcome. 

5.8. Polynies des baies de Frobisher et de Cumberland 
(Stirling, présente publication, fig. 1) 
Tout au long de l'année, on trouve des phoques bar

bus en quantités moyennes dans les polynies des baies de 
Frobisher et de Cumberland (Smilh el coll., 1979). Situées 
au sud-est de la terre de Baffin, ces deux polynies abritent 
aussi un nombre moyen d'ours blancs et des phoques anne
lés en quantités plus ou moins appréciables (Smith et coll., 
1979; Stirling et coll., 1980); les morses les fréquentent en 
nombres variables tout au long de l'année. Relativement 
abondants en été et en automne, les phoques du Groenland y 
viennent aussi en petits groupes en hiver et au printemps 
(Anders et coll., 1967; MacLaren Marex Ine., 1979; Smith et 
coll., 1979). Les baleines boréales semblent se concentrer 
dans la polynie du détroit de Cumberland en. automne, en 
hiver et au début du printemps (Brown, 1868; Anderson, 
1934; Koski et Davis, 1979); quant aux épaulards, ils s'y 
trouvent communément en été (Kumlien, 1879). La polynie 
du détroit de Cumberland constitue également un important 
passage migratoire pour les bélugas qui, peu après la 
débâcle, se rendent jusqu'à leur aire d'alimentation à l'entrée 
du détroit (Anderson, 1934; Sergeant et Brodie, 1975). En 
hiver, la polynie de la baie de Frobisher constitue également 
une importante aire d'alimentation pour ces cétacés 
(MacLaren Marex Ine., 1979). 

A l'occasion, la polynie du détroit de Cumberland 
reçoit la visite du narval, du phoque à capuchon et du pho
que commun, mais ces deux dernières espèces, à l'instar de 
l'épaulard, sont inconnues dans la polynie de la baie de Fro
bisher (Kumlien, 1879; Soper, 1928; Ànders et coll., 1967; 
MacLaren Marex Ine., 1979). Au printemps et en été, 
la baleine à bec commune (~vperoodon ampullatus) vient 
régulièrement près de la baie de Frobisher et de l'île 
de la Résolution (Lindsey. 19 Il; Mitchell et Kozicki, 
1975)~ 

5.9. Est et ouest de la baie d'Hudson 
(Smith et Rigby, présente publication, fig. 1) 
Le béluga, l'ours blanc, le phoque barbu et le phoque 

commun habitent toute l'année dans les environs du réseau 
de chenaux côtiers de l'ouest de la baie d'Hudson (Doan et 
Douglas, 1953; Sergeant, 1968; Mansfield et coll., 1975b; 
Stirling et coll., 1977 b). On sait également que le béluga 
hiverne dans les chenaux permanents de la baie James 
Uonkel, 1969). Quelques ours blancs chassent dans le réseau 
de chenaux qui longent le littoral ouest et est de la baie 
d'Hudson et hivernent parfois le long des eaux libres, à la 
limite des baies James et d'Hudson Uonkel et coll., 1976). 
En été, les chenaux de l'ouest de la baie d'Hudson et des îles 
Belcher sont également importants pour l'alimentation d'un 
nombre indéterminé de phoques du Groenland (Sergeant, 
1965; Mansfield, 1968 et 1970). 

Les phoques annelés (Smith, 1975) et les morses qui 
vivent dans les chenaux côtiers du nord-ouest de la baie 
d'Hudson semblent beaucoup plus nombreux entre Eskimo
Point et le détroit de Roes Welcome qu'ailleurs dans les che
naux. Toutefois, des groupes de morses fréquentent aussi les 
chenaux côtiers qui entourent les îles Ottawa, Dormeuses et 
Belcher (Loughrey, 1959; Mansfield, 1958; McLaren, 1958). 
Par ailleurs, on a repéré des baleines boréales et des 
épaulards en petits nombres dans les chenaux côtiers de la 
baie d'Hudson (Low, 1906; Sergeant, 1968; Ross, 1974). Des 
groupes réduits de narvals et de phoques à capuchon visitent 
également la baie d'Hudson, mais on ignore s'ils utilisent 
beaucoup le réseau de chenaux (Mansfield, 1968; 
Sergeant, 1968; Mansfield et coll., 1975a; Mitchell et Reeves, 
]980). 

5.10. Est de la terre de Baffin 
(Smith et Rigby, présente publication, fig. 1) 
Les fjords de la côte est de la terre de Baffin abritent 

de très nombreux groupes de phoques annelés reproduc
teurs (McLaren, 1958; Smith, 1973). Comme en hiver les 
jeunes semblent se disperser plus loin au large (McLaren, 
1958), le réseau de polynies qui forme des chenaux côtiers 
leur est probablement essentiel. Les phoques barbus sont 
également communs dans cette région; ils se reproduisent 
tout le long de la polynie ainsi que sur le pack, au large 
(Koski et Davis, 1979; Smith et coll., 1979). 

En hiver et au printemps, les ours blancs chassent 
surtout sur la bande de glace fixée du littoral de la terre de 
Baffin. Sur la côte est, cette bande est passablement étroite 
par comparaison avec d'autres régions de l'Arctique (Stirling 
et coll., 1980; Smith, 1980). Par conséquent, les ours blancs 
chasseurs y sont particulièrement nombreux comme 
d'ailleurs sur la banquise qui flotte près du rivage. 

Autrefois abondants dans le goulet de Scott, les mor
ses montaient sur terre et mettaient bas à Padlei et dans trois 
îles de l'embouchure de la rivière Clyde (Degerb~1 et 
Freuchen, 1935; Mansfield, 1958). De nos jours, ce n'est que 
sur l'île Padlei qu'ils forment une "importante population 
d'animaux reproducteurs" (Mansfield, 1958). Il est fort pro
bable que les populations de morses autrefois abondantes 
ont été sérieusement décimées à l'époque des grandes chas
ses à la baleine; en outre, elles se sont probablement dépla
cées lorsque, plus récemment, les Inuit se sont rassemblés 
pour former des villages et qu'on a consu;uit leréseau avancé 
de pré-alerte DEW. Dans l'ensemble, la côte est de la terre 
de Baffin n'abrite qu'un petit nombre de phoques communs; 
autrefois, cependant, celte espèce a peut-être été plus 
abondante dans les environs du détroit de Cumberland 
(Anders et coll., 1967; Mansfield, 1 967a). Il semble que les 
chenaux côtiers de l'est de la terre de Baffin comptent peu 
pour les deux espèces de phoques. 

Plusieurs espèces de mammifères marins empruntent 
les chenaux côtiers de l'est de la terre de Baffin pour se 
déplacer entre leurs territoires d'été et d'hiver. Ainsi, pour se 
rendre dans les détroits deJones et de Lancaster, les pho
ques du Groenland passent surtout le long de la côte nor~
est de la terre de Baffin, du moins au début de l'été (Koskl et 
Davis, 1979); en automne, pour descendre du Haut-Arcti~~e 
jusqu'à leur aire d'hivernage, bon non:bre d'ent.re eux u~lh
sent les mêmes chenaux (Koski et DaVIS, 1979). routefOls, on 
n'indique nulle part la distance qu'ils parcourent le long de 
la côte. De récents relevés aériens ont confirmé que la 
plupart des narvals et des baleines boréales utilisent égaie
ment le réseau de chenaux de l'est de la terre de Baffin pour 
leur migration d'automne, depuis le goulet de Pondjusqu'au 
détroit de Cumberland (Koski et Davis, 1979). 55 
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5.11. Sud de la terre de Baffin 
(Stirling, présente publication, fig. 1) 
Il n'y a que très peu de données sur la répartition et 

l'abondance des mammifères marins dans le détroit 
d'Hudson et les réseaux de chenaux côtiers du sud de la terre 
de Baffin. On sait cependant qu'au début de l'été les morses 
migrent vers l'ouest en longeant la côte sud du détroit 
d'Hudson (DegerbJ1i1 et Freuchen, 1935), tandis qu'au retour, 
en automne, ils longent la côte, nord (Loughrey, 1959). Il 
semble que certains d'entre eux hivernent dans les eaux 
libres du détroit, là où on les chassait autrefois pendant toute 
l'année (Kemp, 1975). Par ailleurs, ori sait qu'à l'occasion ils 
hivernent en nombres variables dans les eaux relativement 
libres des chenaux qui entourent les îles de Nottingham, de 
Salisbury, la baie du Nord et l'île centrale des Sauvages, d'oc
tobre à mai; nous ne disposons cependant d'aucun détail à ce 
sujet (Mansfield, 1958). 

Les phoques annelés se reproduisent sur la glace fixée 
dans-les baies du sud de la terre de Baffin, tandis que les 
jeunes se concentrent probablement dans les chenaux 
côtiers en hiver et au printemps. DegerbJ1i1 et Freuchen 
(1935) pensent que les phoques annelés empruntent ces che
naux pour migrer entre leur aire d'été, situé<; à l'extrémité 
ouest du détroit d'Hudson, et leur aire d'hivernage dans le 
détroit de White, au nord de l'île Big; cependant, nous 
n'avons aucune donnée plus récente à ce sujet. En hiver et au 
printemps, les ours blancs vivent également près des che
naux côtiers. 

Au printemps et en automne, les bélugas passent par 
le réseau de chenaux du sud de la terre de Baffin; il est possi
ble qu'un petit nombre d'entre eux y restent en hiver 
(Sergeant, 1973). Stephansson (1975) en a également vus 
un petit nombre dans les chenaux côtiers à l'ouest de Lake 
Harbour en janvier 1975. 

On sait que des groupes plus ou moins importants de 
narvals, d'épaulards, de baleines boréales et de phoques du 
Groenland migrent par le détroit d'Hudson au printemps et 
en automne, mais on ignore dans quelle mesure ces espèces 
utilisent les chenaux côtiers (Low, 1906; Sulton et Hamilton, 
1932; Mansfield, 1968; Sergeant, 1968; Banfield, 1974; 
Mansfield et coll., 1975a). 

5.12. Savsalts 
Savsatt est un mot danois qu'on utilise pour indiquer 

que des cétacés, habituellement des narvals ou des bélugas, 
se trouvent emprisonnés dans des nappes d'eaux libres, en 
automne ou en hiver. En effet, comme ces espèces aiment se 
nourrir dans les chenaux et les petites fissures de la glace, il 
leur arrive d'y demeurer assez longtemps, de sorte qu'avec 
l'englacement elles sont emprisonnées et finissent probable
ment par périr. 

Le phénomène des savsatls semble accidentel. Les 
plus importants signalés jusqu'ici l'ont été au Groenland. 
Brown (1868) a vu un savsatt où plusieurs centaines de nar
vals et de bélugas étaient emprisonnés, tandis que Porsild 
(1918) signale que, dans la baie de Disko, au cours de l'hiver 
1914-1915, les Groenlandais ont abattu environ 1 000 nar
vals et en ont laissés beaucoup d'autres sur place. 

On a déjà vu des savsatts dans l'Arctique canadien 
mais beaucoup moins souvent qu'au Groenland peut-être à 
cause des migrations des narvals et des bélugas (Hay, 1980). 
Freeman (1968), Hay (1980) et Stirling (1980) ont signalé 
des cas dans les eaux canadiennes. 

6. Importance des polynies pour les mammifères 
marins 

Comme on l'a vu dans les parties précéde~tes, les 
mammifères utilisent beaucoup les polynies de l'Arctique 
canadien. Toutefois, il est difficile de déterminer 
exactement à quel point une polynie particulière peut être 
essentielle à la survie d'une population régionale car 
beaucoup de données font défaut. Cette lacune est due en 
grande partie à l'absence d'études; certaines recherches 
ont été effectuées, mais les résultats n'ont pas encore été 
analysés et publiés. On a également constaté que 
l'utilisation des polynies varie considérablement selon 
l'espèce de mammifère, la saison et la situation 
géographiq ue. 

On peut se représenter la situation en se demandant 
cequ'il adviendrait si les polynies n'existaient pas. On ne 
peut évidemment expérimenter cela, mais l'observation des 
incidences des variations saisonnières naturelles est très ins
tructive à cet égard. Ainsi, on a observé dans l'ouest de 
l'Arctique les conséquences du changement rapide de 
l'englacement sur la disponibilité des eaux libres et donc sur 
les populations de phoques et d'ours blancs (Stirling et coll., 
1976 et 1977b). Il semblerait qu'à la suite du fort englace
ment observé en mer de Beaufort à l'hiver 1973-1974 et, à 
un degré moindre, à l'hiver 1974-1975, la population des 
phoques annelés et barbus ait chUlé de moitié, tandis que 
leur productivité tombait d'environ 90%. Simultanément, 
le nombre et la productivité des ours blancs ont accusé une 
forte baisse, à la suite de la diminution de leurs proies. On 
pense que les changements de l'englacement ont affecté les
phoques de deux façons. D'une part, comme la glace s'est 
comprimée et alourdie, l'entretien des trous de respiration 
est devenu beaucoup plus difficile pour les phoques. D'autre 
part, comme la glace était plus épaisse au printemps 1974, 
les chenaux et les fissures y étaient moins nombreux et la 
lumière solaire a pénétré moins profondément dans l'eau, 
ce qui a diminué la production primaire. Au mieux, il semble 
que la production primaire et secondaire de la mer de 
Beaufort soit assez faible et que la chaîne alimentaire reste 
relativement simple. Ainsi, des changements survenant aux 
niveaux trophiques inférieurs auraient des conséquences 
rapides et importantes sur les organismes des niveaux supé
rieurs. Dans le cas qui nous occupe, il semble bien que la for
mation d'une polynie au moment approprié et de façon 
récurrente soit essentielle à certains malJlmifères marins qui 
habitent dans l'Arctique toute l'année. Si, par exemple, 
le$ chenaux côtiers de l'ouest de l'Arctique ou de la baie 
d'Hudson cessaient de s'ouvrir en hiver et au printemps, les 
mammifères marins en souffriraient énormément. Par 
ailleurs, la disparition des polynies éliminerait probablement 
les populations locales qui y hivernent, comme le morse et le 
phoque barbu qu'on trouve dans la région des détroits 
Penny et de la Reine. Dans un proche avenir, il est peu pro
bable que les polynies soient menacées par des changements 
physiques aussi importants; tOUlefois, certaines activités 
humaines pourraient avoir des conséquences tout aussi 
fâcheuses si elles perturbaient sur une grande échelle les 
polynies ou les organismes des niveaux trophiques inférieurs 
de la chaîne alimentaire qui s'y trouvent. 

s 
régions au moins, nous portent à croire que les po.lynies sont 
biologiquement plus productives (et dès lors plus ~mpor
tantes comme aire d'alimentation) que les eaux adjacentes. 
Fraker (1979) a signalé que les bélugas et les baleines boréa
les qui hivernent dans la polynie du cap Bathurst continuent 
à s'y nourrir après la débâcle, même lorsque les glaces ne. les 
empêchent plus de migrer. D'après lui, cette zone est enrI
chie par le brassage des eaux qui arrivent de la me~ de 
Beaufort, du détroit du Prince-de-Galles, du détroIt du 
Dolphin et Union et du fleuve Mackenzie. En outre, il a tenté 
de déterminer si l'exposition prolongée des eaux sombres de 
la polynie aux rayon~ solair~s p~)Urrait augm~nter l~ produc
tion au niveau trophIque pnmaIre. Ces questIOns n ont pas 
encore trouvé de réponse. Comme on l'a mentionné aupara
vant les mammifères marins abondent aussi presque toute 
l'an~ée dans l'est du détroit de Lancaster, près de l'extrémité 
sud-est de l'île Devon, et bien qu'on ait là aussi attribué la 
richesse biologique à l'effet stimulant du brassage des eaux, 
on n'a pas encore tenté de vérifier scientifiquement cette 
hypothèse. 

La productivité d'une polynie dépend du rôle 
essentiel indéterminé mais possible de la bordure de glace 
qui l'entoure (Dunbar, presente publication). Selon les 
études récentes de Buckley et coll. (1979), le vent qui souffle 
de la glace vers l'eau peut créer un courant fuyant le reb~rd 
englacé qui produit un brassage localisé amenant un enn
chissement en matières nutritives. Alexander et Cooney 
(1979) ont constaté que, dans la mer de Béring, la produc
tion primaire est maximale près de la lisière de glace juste 
avant la débâcle. Dunbar (présente publication) estime que 
l'étude de la lisière de glace est capitale. Du point de vue bio
logique, il est possible que la bordure de glace qui limite la 
polynie joue un rôle aussi important pour les mammifères 
marins que les eaux libres qu'elle renferme. 

Des études plus précises du milieu physique et des 
espèces sont nécessaires pour déterminer quantitativement 
la répartition par âge et par sexe des espèces qui migrent, 
hivernent ou passent l'été et se nourrissent dans des secteurs 
particuliers. Quelle est l'importance d'une polynie ~our la 
survie d'une population d'une espèce particulière? A quelle 
variation peut-on s'attendre d'une région à l'autre? Par 
exemple, la plupart des phoques annelés du sud-est de la 
terre de Baffin ou de l'ouest de l'Arctique se reproduisent 
dans les fjords profonds et dans les baies. Or, des relevés 
préliminaires dans les territoires de mise bas et des enregis
trements sous-marins des cris des phoques annelés dans le . 
Haut-Arctique indiquent que ces derniers sont peu nom
breux dans les baies durant l'hiver, probablement parce que 
la couverture de neige ne convient pas à l'aménagement d'ai
res de repos et de mise bas (T.G. Smith et Stirling, données 
inédites). Par contre, ces aires seraient plus abondan.tes sur 
les bancs de neige qui se forment le long des crêtes de pres
sion, dans les chenaux inter-insulaires (Smith et coll., 1979; 
T.G. Smith et Stirling, données inédites). Par conséquent, 
il se pourrait que la glace grossière qu'on trouve près des 
polynies du Haut-Arctiquejoue un rôle plus important 
qu'ailleurs pour les phoques annelés reproducteurs. De 
même, on ignore les effets que peut avoir une polynie sur les 
précipitations locales en hiver et dans quelle mesure ces 
effets pourraient favoriser ou non la reproduction chez le 
phoque annelé. Il conviendrait d'établir dans quelles régions précises 

il serait opportun d'étudier à l'avenir les polynies et les mam
mifères marins. Il faudrait déterminer avant tout si c'est la 
seule présence d'un plan d'eau libre qui importe pour la sur
vie des mammifères ou si la présence d'une polynie stimule 
aussi la productivité. Ces facteurs varient probablement 
d'une région à l'autre, mais certains signes, dans deux L 

7. Dangers menaçant les mammifères marins des 
polynies 

Les activités humaines font peser sur les mammifères 
marins qui fréquentent les polynies trois types de menaces: 
la pollution, les perturbations physiques et la chasse. 

7.1. Pollution 
La recherche du pétrole et du gaz et leur production 

éventuelle se pratiquent sur une très grande échelle dans 
l'Arctique canadien. Malgré les recherches considérables et 
les précautions prises lors des travaux, les risques d'éclate
ments et de déversements de pétrole sont très élevés. 
Comme le soulignent Milne et Herlinveaux (1979), 
"advenant un déversement de pétrole dans le Nord, nous 
serions incapables de le circonscrire et de nettoyer la 
nappe". Le forage et le transport du pétrole étant plus 
dangereux à cause de la glace, ces activités sont effectuées 
autant que possible dans les zones où l'eau est relativement 
dégagée, c'est-à-dire dans les polynies non linéaires et les 
chenaux côtiers. Les risques de déversements de pétrole sont 
beaucoup moins élevés dans ces zones mais un accident est 
toujours possible. En outre, il y a de fortes chances pour que 
les zones d'eau libre soient polluées par du pétrole, car bien 
qu'une certaine partie des hydrocarbures issus d'un éclate
ment s'étale en une mince couche sous le floe, elle peut aussi 
se concentrer dans les fissures, les chenaux et les polynies 
des environs (Pimlott et coll., 1976; Milne et Herlinveaux, 
1979). La couche superficielle de pétrole de 2,5 mm ou plus 
qui se forme dans les chenaux au printemps et en été est due 
au froid ambiant et à la barrière que constituent les glaces 
environnantes (Milne, 1978). Il ya toujours des risques 
qu'un éclatement se poursuive sous la glace pendant l'hiver à 
la suite d'un accident survenu en automne. 

Le pétrole menace les mammifères marins aussi bien 
directement qu'indirectement. Une étude des répercussions 
du pétrole sur les phoques annelés a donné lieu aux consta
tations suivantes: les phoques mis en contact direct avec le 
polluant peuvent avoir de graves lésions permanentes ou 
temporaires et ceux qui souffraient de malnutrition 
pouvaient mourir (Geraci et Smith, 1976). De plus, les bébés 
phoques englués avant d'être sevrés peuvent être gravement 
affectés (Geraci et Smith, 1976). Des études récentes de la 
toxicologie, de la pathologie et de la régulation thermicjue 
chez l'ours blanc mis en contact direct avec du pétrole brut 
montrent que ce mammifère souffre gravement du froid lors
que sa fourrure est engluée (53ritsland et coll., 1980) et 
comme il essaie de la nettoyer en la léchant, le pétrole cause 
aussi des dommages intern·es. L'étude n'est pas tout à fait 
terminée, mais elle montre déjà clairement que les déverse
ments de pétrole menacent sérieusement les ours blancs: . 

On effectue aussi actuellement des études sur les mCl
dences du pétrole sur les petits cétacés mais les résultats ne 
sont pas encore disponibles. . . 

Les déversements de pétrole peuvent aussI nUlr.e 
considérablement à certaines espèces d'invertébrés qUI sont 
essentielles en fin de compte à la survie des mammifères 
marins. On a réalisé un certain nombre de te~ts de cou ,rte 
durée sur diverses espèces d'invertébrés m~nns pour, evaIuer 
la toxicité de concentrations de pétrole éqUIvalentes a cell~s 
que l'on trouve dans le voisinage d'un déversement. CertaI
nes espèces, du moins à court terme, meurent ~n grand nom-
bre tandis que d'autres ne semblent pas touchees; . 
M Ih . ment "on ignore les conséquences ecologlques a eureuse , . " d 
qu'aurait à long terme une moins grande dlverslte es . 
espèces" (Percy, 1975). Outre la réd~ction des populatIons 
et de la diversité des invertébrés marms, on constate que ces 57 



58 

derniers accumulent les métaux lourds présents dans le 
pétrole: ces métaux peLlvent alors sc concentrer également 
chez les mammifères marins au point de devenir toxiques. 

En 1975, Percy soulignait que, COJ11lne on a très peu 
étudié les dé\'ersernents de pétrole dans l'Arctique, on 
manque de dt,t,lils ct de données portant sLlr de long'ues 
périodes pour en évaluer les incidences écologiques de IJço!1 
réal iste. Depuis, on a effectué un certail! nombre d'éludes 
sur des dévCl'sements eX!J&rill1entaux, mais elles rcstent 
insuffIsantes cal' elles portent slIr des pé'l'iodes trop courtcs. 
11 n'existe aucune donnée SLllla dispcnion cJu Pl'LI'ole et 
l'altération due aux ~IRents 3tlllosphériyues dans les polvnies, 
de mêmc que SUI' lc .~ rl'percu ssions de ces phénomènes sur 
les mamlllifères ma, "IS . Par ailleurs, COlllme on a très peu de 
données de base sur les pohnies comme telles, cela compli
que d'autant plus l'('valuation des incidences écologiques 
d'un déversement de pétrole . Néanmoins , il semble que le 
pétrole s'amasse autant, sinon plus, dans les polynies et dans 
les chenaux que dans les lones avoisinantes . Des données 
sOlllmaires indiquent également que le pl'trole peut avoir des 
effets néfastes sur \es espèces avec lesquelles il entre en 
contact. Ainsi, dans une poll'nie abritant une espèce dont 
l'aire de répartition hivernale est restreinte, un éclatement 
ou un déversement de pétrole pourrait être particulièrement 
néfaste si la survie de celle espèce dépend de l'existence de 
polynies intactes. 

7.2. Trafic maritime annuel 
En 1977, Petro-Canada et ses associés proposaient de 

transporter en permanence le gaz naturel liquéfié (GNL) 
dans de gros navires-citernes brise-glaces clepuis l'île de 
Melvillejusque sur les marchés du sud. li est possible que la 
Dome Petroleum fasse transporter du pétrole depuis la l'vIer 
de Beaufort jusqu'aux marchés de l'est par le passage du 
Nord-Ouest. On pense é'galement transporter du minerai cie 
la mine Arvik, sur l'île Little Cornwallis, par un itinéraire 
semblable, mais peut-être pas toute l'année; les bateaux sui
vraient la côte du Groenland et traverseraient la Iller de 
Baffin et les détroits de Lancaster, de Barrow et du Vicomte
Melville,jusqu'au sud-est de l'île Melville. Comme une 
bonne proportion de cet itinéraire est complètement engla
cée pendant une grande partie de l'année, on utilisera le plus 
possible les polynies et les chenaux côtiers car le transport y 
sera plus rapide et les risques cie dommages ou de déverse
ment moins élevés. 

Si un déversement de GNL prenait feu, l'accident 
n'aurait qu'un efTetlocalisé; cependant, comme les bateaux 
transporteront plus de JO 000 tonnes de mazout, s'ils étaient 
sérieusement endommagés, le déversement qui en résulte
rait pourrait avoir des conséquences graves (Smiley et Milne, 
1979). 

La navigation crée une pollution sonore qui pourrait 
également perturber sérieusement les animaux. Bien qu'on 
ignore l'intensité du bruit que produit un brise-glace en 
mouvement, M~hl (1980) s'est penché sur ce problème et a 
effectué des extrapolations en se basant sur les valeurs 
mesurées à partir de croiseurs de la Deuxième Guerre 
mondiale. Les résultats obtenus indiquent que dans un rayon 
de 100 km du cargo, les animaux situés à plus de 100 mies 
uns des autres auraient de la difficulté à communiquer ou en 
seraient tout à fait incapables. M~hl croit en outre que le 
bruit peut aussi causer une surdité temporaire ou même per
manente, ainsi qu'une nausée provoquée par les infra-sons. 
En hiver, pour échapper à ces perturbations, les espèces qui 
l'réquentent les polynies pourraient avoir des difficultés au 
point de perdre la vie en essayant de s'en éloigner. Selon le 
Comité canadien des ressources cie l'Arctique, 2 000 bateaux 

--- --- - ~ 

traverseront tous les ans le passage du Nord-Ouest. Si ces 
chi/l'l'es SOIll exacts, il ya de fortes chances que le bruit ait 
des rt' pe rcussions néf;.lstes sur les lllalllll1ifl'l'es. 

On connaît bien la tendance des n,lrvals et des 
bélugas à pl'nétrcr dans les chen,\lIx étroits ct les petites 
nappes cI'eau libre, ct la régularité avec laquelle ils s'v 
emprisonnent. Certains hiologiste~ craignent qu 'en hiver 
les baleines s '('lolgnent des polvnies cn suivanl les brise
glaces et p tTissellt emprisonnées dans des n;lppes d'eau 
isolées produitcs artifiCiellemeni par le passage d ' un 
bateau. 

7.3, Chasse 
Dl'puis t(JLUOUlS, I<>s autochtones qui vivent clan~ 

l'Arclique l'tablissentleurs villages pô ;'. ; d('s pol!nies: ccla 
s'explique probableJ1lcnt par l'abondance cles maillmifères 
marins dans ces 70nes (Schledermalln, 1980), ainsi que par 
leur nrlllérabililc' lorsqu'ils migTent ou \'iennent respircr 
dans les c!1<>naux i!cUacents aux polynies. 

Réceml11enl.le nombre des dlJSSeUrs Inuit a 
augmentÉ' consiclérablement l'tic matériel de chasse s'est 
rortement perfectionné. Par conséquent, la chasse il slTieusc
ment réduit certaines populations cie mammifères marins ct 
constitué parfois un gaspillage considérable, puisque certai
nes bêtes n'étaicnt abattucs que pour leur ivoire (Land, 
1977). JI est donc évident quc, par son exploitation des mam
mifères marins des polynies , l'homlTle représente une 
menace aussi grave que les activités industrielles; néanmoins, 
il devrait être plus facile de lever celle menace ellmodifiant 
certains principes de gcst ion . 
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Importance biologique 
des polynies pour 
les oiseaux de mer coloniaux 
de l'Arctique 

1. Résumé 

Les polynies, chenaux et autres étendues d'eau libre 
récurrentes sont importants pour les populations d'oiseaux 
de mer qui hivernent dans le Bas-Arctique canadien, 
c'est-à-dire le long du sud-est de l'île Baffin, dans le détroit 
d'Hudson et dans la baie d'Hudson, Les polynies situées à 
des latitudes plus élevées (au nord de 70 ON approximative
ment) ne sont fréquentées que par de petits nombres d'oi
seaux qui hivernent et principalement par la Mouette rosée 
(Rhodostethia rosea) dans l'océan Arctique et le Guillemot noir 
(Cepphlls grylle) plus au sud, La plus grande partie de la 
population d'oiseaux de mer du Grand Nord migre vers la 
polynie de l'ouest du Groenland ou plus loin vers le sud pour 
y hiverner. Les polynies récurrentes du Haut et du Bas-Arcti
quesont toutefois extrêmement importantes lors du retour 
des oiseaux au printemps. Les étendues d'eau libre permet
tent aux oiseaux d'arriver tôt dans les aires de r~R.I:0d_\lstion;_ 
elles permettent également une apparition plus hâtive du 
zooplancton que dans les eaux avoisinantes recouvertes de 
glace, Il existe une relation très nette entre les aires de repro
duction des espèces très coloniales d'oiseaux de mer et 
l'existence de polynies récurrentes dans l'Arctique, tant du 
coté de l'Amérique du Nord que du côté de l'Europe. Appa
remment, sauf dans le cas d'une exception partielle (la colo
nie de Guillemots noirs de la pointe Skruis dans le détroit de 
Jones), il n'existe pas de colonies importantes d'oiseaux de 
mer qui ne sont pas adjacentes à des polynies récurrentes 
dans l'Arctique canadien. Aux endroits où il y a des polynies 
et où il n'y a pas de colonies importantes, les étendues d'eau 
libre sont soit trop petites, soit trop éloignées de la limite de 
la banquise flottante ou bien situées le long de côtes où il 
n'existe pas d'aires de nidification convenables aux oiseaux 
de mer qui se reproduisent sur les falaises. 

2. Abstract 

Recurring polynyas, leads, and other open-water 
areas are important to populations of seabirds wintering in 
the Canadian Low Arctic: along southeast Baffin Island, and 
in Hudson Strait and Hudson Bay, Polynyas at high latitudes, 
north of approximately 70oN, are used by only a small num
?er of wintering birds, mainly Ross' Gulls (Rhodostethia rosea) 
ln the Arctic Ocean and Black Guillemots (Cepphus grylle) far
ther south, The bulk of the high arctic seabird population 
moves to the west Greenland polynya or farther south to 
win ter. However, recurring polynyas are extremely impor
~ant in both the High and Low Arctic when the birds return 
III the spring, Open water gives the birds early access to the 
breeding site; it also allows an earlier zooplankton bloom 

par R.G.B. Brown et David N. Nettleship 
SCF, Institut océanographique de Bedford, DarmoUlh 
(N.-É.) B2Y 4A2 

than in adjacent, ice-covered waters, There is a clear associa
tion between the breeding locations of the highly colonial 
seabird species and the presence of recurring polynyas in 
both the North American and European Arctics. With one 
apparent exception (the Black Guillemot colony at Skruis 
Point,Jones Sound), there are no major seabird colonies in 
the Canadian Arctic that are not adjacent to recurring 
polynyas. Where polynyas occur and major colonies are 
absent these open-water areas are either too smaU or too dis
tant from the floe edge, or they are adjacent to coasts lacking 
suitable nesting habitat for cliH~breeding seabirds, 

3. Introduction 

On dénombre trois principaux types de polynies 
récurrentes importantes pour les oiseaux de mer dans 
l'Arctique canadien: les étendues d'eau libres de glace toute 
l'année, les étendues qui peuvent geler pendant les périodes 
les plus froides de certains hivers mais qui sont les premières 
à dégeler au printemps et une étendue que nous avons nom
mée la polynie de l'ouest du Groenland. Cette dernière se 
situe le long de la côte ouest du Groeland et s'étend vers le 
nord jusqu'à 70"N environ (fig. 1). Q.toiqu'il ne s'agisse pas 
d'une véritable polynie puisqu'elle communique avec la mer 
du Labrador au sud, nous l'avons étudiée en raison de sa très 
grande imp~rtance pour les oiseaux de mer. 

Dans la discussion qui suit, nos commentaires sont 
basés sur le catalogue des polynies de l'Arctique canadien 
établi par Schlederma~n (1980), Stirling (1980), Dunbar 
(présente publication), et Rigby et Smith (présente publica
tion), ainsi que sur des données complémentaires concer
nant la couverture de glace tirées de divers atlas des glaces 
(Anon, 1955, 1958; Swithinbank, 1960; Lindsay, 1975, 
1977), 

En général, la plupart des oiseaux de mer arctiques 
migrent rapidement vers le sud et s'éloignent des parages 
de leurs colonies dès la fin de la saison de reproduction. 
Après cet exode, la vitesse des migrations varie selon les 
espèces, mais les oiseaux continuent à se déplacer vers le 
sud à mesure que la glace d'hiver commence à se former. 
Pour les espèces qui ne quittent pas complètement 
l'Arctique, les polynies et les ouvertures temporaires dans 
la glace sont de toute évidence importantes puisque ce 
sont les seules étendues d'eau libre où elles peuvent se 
nourrir. Leur importance dépend probablement du fait 
qu'elles permettent aux oiseaux de se nourrir de la faune 
vivant sous la glace qui les entoure, et en particulier de 
morue arctique (Boreogadus saida) et d'amphipodes du 
genre gammarus (OnesÎmus glacialis et Apherusa glacialis) 
(Bradstreet, 1977; Bradstreet et Finley, 1977; Sekerak et 63 
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'Richardson, 1978; Bradstreet, 1980; Dunbar, présente 
publication). Il est possible que cette faune que l'on trouve 
à la lisière de glace des plus grandes polynies soit 
particulièrement riche. Des remontées d'eau profonde 
provoquées par le vent peuvent se produire en bordure de 
la glace de dérive (Salomonsen, 1972; Buckley et coll., 
1979) et peuvent entraîner des éléments nutritifs 
améliorant la productivité locale, sensiblement de la même 
manière que dans les zones côtières (par ex. Cushing, 
1971). Les polynies sont également importantes comme 
aires d'alimentation au moment où les oiseaux de mer 
reviennent s'y reproduire au début du printemps. La 
disponibilité de nourriture est particulièrement cruciale à 
cette époque pour les femelles puisque leurs besoins 
énergétiques sont importants pour la production des 
oeufs. En conséquence, les oiseaux doivent disposer d'une 
source alimentaire située à proximité des aires de 
reproduction (par ex. Birkhead et Nettleship, 1981a; 
Gaston et Nettleship, 1981). 

Les polynies peuvent également être importantes au 
printemps en permettant l'accès précoce aux aires de repro
duction puisque les oiseaux de mer se montrent souvent peu 
disposés à survoler de grandes étendues de glace ininterrom
pue (Salomonsen, 1951; Belopol'skii, 1961; Uspenskii, 1958; 
Lj2jvenskiold, 1963). En général, l'absence d'eau libre peut 
retarder considérablement l'arrivée de plusieurs espèces 
dans leurs colonies au printemps. Les années où la glace per
siste, un grand nombre d'espèces d'oiseaux de mer se 
concentrent le long de la lisière du floe, au point d'eau libre 
le plus proche de la colonie,jusqu'à la débâcle. Le moment 
de la débâcle peut normalement varier de 3 à 4 semaines 
d'une année à l'autre et la saison de reproduction des 
oiseaux est assez flexible pour leur permettre de s'accommo
der de cette variation. Des retards plus longs peuvent toute
fois nuire à la reproduction (Salomonsen, 1951; Nettleship et 
coll., 1980). La plupart des colonies d'oiseaux de mer arcti
ques sont situées à proximité de polynies récurrentes prévisi
bles parce que cela présente clairement des avantages au 
niveau de la reproduction (voir sec. 5 et fig. 1). Stonehouse 
(1967) a signalé une relation semblable entre la répartition 
des polynies et les colonies de pingouins dans l'Antarctique. 

La présence d'eau libre à proximité de la colonie au 
printemps peut en outre présenter l'avantage de tenir à 
l'écart du site les prédateurs terrestres et en particulier le 
renard arctique (Alopex logapus). Les espèces les plus vulnéra
bles sont celles qui nichent sur les îles au terrain plutôt plat 
ou 'sur les pentes, et non sur les falaises, comme le Mergule 
nain (Alle alle), le Guillemot noir (CePPhus grylle) et certaines 
mouettes et sternes. 

Enfin, la présence d'une polynie à proximité d'une 
colonie au printemps peut avoir d'importantes incidences 
plus tard pendant l'été, longtemps après que toutes les 
autres glaces ont disparu. Dans l'Arctique, comme ailleurs, 
le phytoplancton est à la base de la chaîne trophique marine. 
L'épanouissement printanier ne peut commencer avant que 
la surface soit libre de glace et que le rayonnement solaire 
puisse pénétrer la colonne d'eau pour déclencher la photo
synthèse. Par conséquent, l'épanouissement du phytoplanc
ton dans l'Arctique commence d'abord dans les polynies et 
les autres étendues d'eau libre, tout comme l'apparition du 
zooplancton qui lui succède. Pavshtiks (1968) a constaté par 
exemple que dans le détroit de Davis le zooplancton apparaît 
en juillet dans la polynie de l'ouest du Groenland, en août 
dans le milieu du détroit et en septembre le long de la côte 
de la terre de Baffin bloquée par la glace. Chez la plupart des 
espèces d'oiseaux de mer qui se reproduisent dans l'Arctique 
canadien et au Groenland, les oeufs éclosent à la fin de juillet 

ou au début d'août (Salomonsen, 1951; Nettleship, 1977; 
Nettleship et coll., 1980; Birkhead et Nettleship, 1981b; 
Gaston et Nettleship, 1981). On suppose que cette éclosion cor
respond à la période pendant laquelle la nourriture est la 
plus abondante pour nourrir les jeunes (par ex. Lack, 1968). 
Les parents disposent ensuite d'une courte période pour éle
ver les oisillons avant la fin de l'été arctique à la fin d'août ou 
au début de septembre. L'apparition du-zooplancton en 
juillet leur laisserait de 4 à 6 semaines pour les élever, mais 
s'il apparaissait en août ou en septembre ce serait trop tard 
pour réussir à élever les petits pour la plupart des espèces 
d'oiseaux de mer. Cela est particulièrement crucial pour les 
espèces qui se nourrissent de poissons et des plus gros crus
tacés dont l'accroissement annuel des populations survient 
encore plus tard que chez le zooplancton que mangent ces 
espèces. 

À différents moments de l'année, tous ces aspects de 
l'environnement de la polynie sont importants pour les 
oiseaux de mer comme le révèlent les exemples suivants. 

4. Oiseaux de mer et polynies en hiver 

Les recherches qui permettraient de déterminer dans 
quelle mesure les oiseaux de mer fréquentent les polynies en 
hiver ont été limitées par la nuit polaire et par les difficultés 
d'accès. L'obscurité peut également nuire à la recherche de 
nourriture par les oiseaux qui restent dans les polynies des 
hautes latitudes, quoique l'on sache peu de choses sur l'apti
tude des oiseaux de mer nordiques à s'alimenter la nuit. Puis
que de petits nombres d'oiseaux hivernent régulièrement 
sous les hautes latitudes, certaines espèces sont de toute évi
dence capables de se nourrir suffisamment pour satisfaire 
leurs besoins énergétiques vitaux. En général, toutefois, les 
oiseaux de mer ont virtuellement disparu 'du nord de la mer 
de Baffin et de la North Water à la fin de septembre (Salo
monsen, 1951, 1967;Johnson et coll., 1976; Nettleship et 
Gaston, 1978; McLaren et Renaud, 1979; Nettleship et coll., 
1980; R.G.B. Brown, données inédites). La rapidité de cet 
exode suggère que la North Water n'est pas une aire d'hiver
nage attrayante pour la plupart des oiseaux de mer de 
l'Arctique canadien. 

Il n'y a que deux espèces dont les migrations 
diffèrent. Presque toute la population de Mouettes rosées 
(Rhodostethia rasea) se reproduit dans le nord-est de la Sibérie 
et migre vers l'est le long de la côte nord de l'Alaska en sep
tembre et en octobre (Fisher et Lockley, 1954; Gabrielson et 
Lincoln, 1959; Lj2jvenskiold, 1963; Divoky, 1976). La Mouette 
rosée hiverne apparemment dans l'océan Arctique où on 
suppose qu'elle s;alimente dans les chenaux temporaires qui 
s'ouvrent dans la glace ou dans les polynies s'il en existe à cet 
endroit. 

Les résultats de baguages effectués à l'ouest du 
Groenland révèlent que les Guillemots noirs adultes se 
déplacent vers le sud, mais seulement sur des distances rela
tivement courtes (Salomonsen, 1967). Par exemple, les 
oiseaux du district d'Upernavik se déplacent vers le sud jus
qu'à Umanak, soit à environ 100 km; les oiseaux d'Umanak 
parcourent une distance comparable vers le sud pour 
atteindre Disko et Egedesminde, et il en est de même pour 
toute une série de déplacements de populations le long de la 
côte. On trouve régulièrement les oiseaux qui vivent le plus 
loin au nord dans les chenaux à la limite de la lisière de glace. 
A l'inverse, les oiseaux de l'année se dispersent vers le nord 
immédiatement après la première mue. On suppose que ce 
sont ces oiseaux qui ont été signalés en petits nombres 
pendant tout l'hiver dans les polynies et autres étendues 
d'eau libre de la région du détroit de Smith (fig. 1) (Hayes, 
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1867; MacMillan, 1918). On a également signalé à l'oc~asion 
la présence de Guillemots noirs e~ d'autres endroits da.ns le 
Haut-Arctique: Port Bowen et Pomt Fury (goulet du Pnnce
Régent/détroit de Lancaster) (Smith et Rigby, présente 
publication, fig. 6) pendant l'hiver 1824-1825 et en février 
1833 respectivement (Ross, 1826; Ross, 1835); porte de 
l'Enfer et détroit de Cardigan (détroit de Jones) (Smith et 
Rigby, présente publication, fig. 10) en mars 1900 (Sverdrup, 
1904); et aussi loin vers le nord qu'à proximité de Thank 
God Harbour (détroit de Robeson) en février et mars 1872 
(Dabis, 1876), ainsi qu'ailleurs dans cette région en hiver. 
(voir Feilden, 1877; Nares, 1878; Greely, 1888). Toutefo~s, 
malgré de fréquentes observations occasionnelles de petits 
nombres de Guillemots noirs, la plupart des oiseaux de mer 
du Haut-Arctique se déplacent vers le sud et hivernent en 
grands nombres le long des côtes libres de glace du sud
ouest du Groenland (Salomonsen, 1951, 1967; Renaud et 
Bradstreet, 1980). 

Par contre, la polynie de l'oueSt du Groenland est 
extrêmement importante comme l'indiquent clairement les 
parcours migratoires des diverses populations de Marmettes 
de Brünnich (Uria lomvia) (Tuck, 1961; Salomonsen, 1967; 
Gaston, 1980). Après la saison de reproduction, les marmet
tes du détroit de Lancaster et du nord-ouest du Groenland 
migrent immédiatement vers les eaux situées au large de la 
côte ouest du Groenland à la latitude approximative de 70oN. 
La plupart des oiseaux du Groenland et au moins certains 
des oiseaux du détroit de Lancaster se déplacent plus tard 
vers les eaux terre-netfviennes. Des oiseaux de l'Arctique 
européen (Svalbard, Novaya Zemlya et la côte mourmane) 
atteignent le sud-ouest du Groenland en novembre, sans 
doute après avoir longé la lisière de glace dans la mer du 
Groenland et le détroit du Danemark <;n provenance de leurs 
aires de reproduction situées au nord-est. Les oiseaux du 
détroit d'Hudson migrent directement vers la côte du Labra
dor et plus tard vers Terre-Neuve, mais certains d'entre eux 
au moins reviennent au printemps par l'ouest du Groenland. 

Les résultats de baguages (Salomonsen, 1967) indi
quent que l'ouest du Groenland constitue égalem~nt une 
importante aire d'hivernage pour les Mergules nams de 
Svalbard et pour les populations de Grands cormorans 
(Phalacracorax carbo), de Goélands à manteau noir (Larus mari
nus), de-Goélands arctiques (L.g. glaucoides) et de Goélands 
bourgmestres (L. hyperboreus) de l'ouest du Groenland. On 
suppose que la polynie de l'ouest du Groenland est plus 
importante que les autres étendues d'eau libre situées plus 
au nord parce qu'elle est plus étendue et située plus au sud. 
De plus, étant donné qu'elle est ouverte à son extrémité sud, 
les oiseaux de mer des populations européennes peuvent y 
pénétrer plus tard pendant l'hiver. 

A l'opposé du Haut-Arctique, de nombreuses obser
vations se rapportent aux oiseaux de mer qui hivernent dans 
les polynies et les autres étendues d'eau libre du Bas-Arcti
que, depuis le sud-est de la terre de Baffinjusqu'au détroit 
d'Hudson au bassin de Foxe et à la baie d'Hudson vers 
l'ouest. PI~sieurs espèces restent tout l'hiver dans les 
polynies et les petites étendues d'eau libre parmi la glace de 
dérive du détroit et de la baie d'Hudson (Stirling, présente 
publication, fig. 1) et ne se déplacent vers le sud que lorsque 
des conditions météorologiques anormalement ngoureuses 
entraînent l'englacement (Sutton, 1932; Manning, 1949). 
Dans la région des îles Southampton et Coats, " ... on pe~t 
trouver des Marmettes de Brünnich le long de la banqUise 
flottante pendant tout l'hiver" et elles sont présentes en . 
nombres appréciables pendant toute l'année part~ut où Ii y a 
de l'eau libre (Sutton, 1932). Low (1906) affirme Simplement 
que les marmettes "restent dans les étendues d'eau libre de 

la baie d'Hudson pendant tout l'hiver" et Sutton (1932) 
signale 

qu'elles ne se déplacent pas très loin vers le sud 
pendant les mois les plus froids. Ce n'est que lorsque 
l'hiver est très rigoureux qu'elles doivent migrer vers 
le sud à la recherche d'étendues d'eau libre où elles 
peuvent se nourrir. Les Aivilikmuit savent bien que le 
détroit entre les îles Coats et Southampton ne gèle 
presque jamais, même lorsque le détroit Gelé situé au 
nord est bloqué par la glace. 

Tuck (1961) signale que le détroit d'Hudson reste dégagé 
par les fortes marées et cite un rapport selon lequel "les mar
mettes ont été observées en très grands nombres à la limite 
de la banquise flottante cet hiver" au large de Lake Harbour 
en 1953. 

Tout comme les marmettes, les Guillemots noirs 
hivernent également dans les étendues d'eau libre de la baie 
d'Hudson, du détroit d'Hudson et du bassin de Foxe (Smith 
et Rigby, présente publication, fig. 9). Ils sont abondants le 
long des lisières de glace de janvier à avril. A la limite de la 
banquise flottante près de la pointe Native, les Guillemots 
noirs "fourmillaient dans les étendues d'eau libre entre les 
fragments lâches de banquise flottante et ils étaient tellement 
nombreux qu'ils recouvraient presque totalement la surface 
de l'eau. Lorsque le soleil brillait; un grand nombre des 
oiseaux montaient sur la glace pour s'y chauffer le ventre" 
(Sutton, 1932). Chacun des 17 oiseaux recueillis au moment 
de cette observation était en bonne santé, présentait des 
réserves de graisse et avait l'estomac rempli de crustacés, ce 
qui constitue un indice révélateur de la quantité de nourri
ture disponible dans cette polynie. 

Des Goélands bourgmestres hivernent également en 
nombres limités dans la région du détroit et de la baie 
d'Hudson. Leur présence a été signalée à la fin de l'automne, 
au milieu de l'hiver et au début du printemps dans les 
étendues d'eau libre, souvent parmi les Guillemots noirs et 
les quelques Marmettes de Brünnich. Les Mergules nains 
sont présents de manière irrégulière en hiver et on les trouve 
le plus souvent en petits nombres de la fin de septembre au 
mois de mars (Sutton, 1932). Plus au nord, près d'Igloolik, la 
plupart des espèces partent à la mi-septembre et l'on n'~ 
observé que des Guillemots noirs à la limite de la banqUise 
flottante pendant l'hiver 1955-1956 (Ellis et Evans, 1960). 
Les guillemots étaient également les seuls oiseaux présents 
près de la baie de Cumtierland de la terre de Baffin pendant 
l'hiver 1877-1878 (Tyson, 1879). 

Nous en concluons donc que les polynies, chenaux et 
autres étendues d'eau libre récurrentes de l'Arctique cana
dien sont des plus importants pour les populations d'oiseaux 
de mer qui hivernent dans les régions du Bas-Arctique du . 
sud-est de la mer de Baffin, du détroit d'Hudson et de la baie 
d'Hudson. Les polynies des hautes latitudes, au nord de 
70oN, ne sont fréquentées que par de petits nombres d'oi
s'eaux et surtout par la Mouette rosée dans l'océan Arctique 
ainsi que par de petits nombres de Guillemots noirs plus au 
sud. Chez toutes les espèces, la plupart des oiseaux repro
ducteurs se déplacent vers la polynie de l'ouest du 
Groenland ou plus loin vers le sud pour y passer l'hiver. 

Les polynies récurrentes du Haut et du Bas-Arctique 
deviennent toutefois cruciales au retour des oiseaux au 
printemps. On sait qu'il existe une relation entre l'arrivée 
des oiseaux de mer dans le Nord et l'apparition ou la pré
sence de polynies et de petites étendues d'eau libre à proxi
mité des aires de reproduction dans les régions arctiques du 
Canada et de l'Europe (Belopol'skii, 1961; Uspenskii, 1958; 
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'Tuck, 196 L; Bianki, 1967: Gaston et Nettleship, 1981). 
Johnson ct coll. (1976) ont par exemple trouvé des Mergules 
naills t'li très grallds nombres à la limite de la glace et parmi 
la glace de dérive lâche à l'entrée est du détroit de Lancaster 
(Smith et Rigby, présente publication, fig. 5) pendant la 
deuxième moitié du mois de mai 1976. Ces oiseaux se diri
geaient apparemment vers les grandes colonies du district de 
Thulé au nord-ouest du Groenland.Johnson et coll. ont 
estimé qu'il pouvait y avoir jusqu'à 1,5 million d'oise<lux. Un 
relevé effectué pendant la même période de l'année dans une 
région adjacente en 1978 a dénombré 1<1 présence d'<lu moins 
6 millions d'oiseaux (McLaren et Renaud, 1979) . Freuchen et 
Salomonsen (1958) ont estimé que la population de Mer
gules nains du district de Thulé était de l'ordre de 30 
millions d'oiseaux . De toute évidence, une proportion 
importante de cette population fréquente chaque printemps 
la limite des glaces <'tl'entrée du détroi t de Lancaster. Il se 
peut que toute la population de Mergules naills du district de 
Thulé soit éparpiilée sur tout le périmètre de la North Water 
à cette époque de l'année ou bien qu'elle se trouve en bor
dure de la polynie de l'ouest du Groenland en route vers le 
nord pour atteindre la North Water. En effet, la North Water 
est de toute évidence une aire d'alimentation extrêmement 
importante pour les Mergules nains au début de la saison de 
repl'Oduction. 

5. Oiseaux de mer et polynies pendant la saison de 
reproduction 

L'importance cruciale pour les oiseaux de mer de la 
présence d'étendues d'eau libre à proximité des aires de 
reproduction est illustrée lors des <Innées anormales où il n'y 
a pas de débâcle. Pendant l'été 1978, par exemple, la polynie 
de l'extrémité est du détroit de Lancaster (Smith et Rigby, 
préselltt' publication, hg . 5) n'est pas apparue. Il en est 
résulté une saison de reproduction désastreuse pour les 
oiseaux de mer (Nettlcship et coll., 1980). Sur l'île du Prince
Léopold, seulement 10 à 20%) des espèces qui s'alimentent à 
la surface, Fulmars boréals (Fulmarus glacialis) , Moueltes tri
dactyles (RuJa /ridadylaJ et Goélands bourgmestres, ont tenté 
de se reproduire. Les effectifs des deux espèces de 
plongeurs, Marmettes de Brünnich et Guillemots noirs, qui 
ont tenté de se reproduire étaient presque normaux, mais 
chez ces deux espèces la reproduction a commencé tard et il 
en est résulté des taux de mortalité élevés chez les oisillons 
avant et après la première mue. Les marmettes ont, par 
exemple, pondu trois semaines plus tard que d'habitude et 
les oeufs ainsi que les oisillons étaient plus petits tandis que 
l'alimentation des oisillons s'est effectuée au ralenti (Nettle
ship et coll., 1980). Ces trois observations sont des indices 
d'un approvisionnement réduit en nourriture attribuable à la 
présence de glace qui limitait la capture des proies ou qui 
empêchait l'épanouissement printanier du plancton. De 
même, Kartaschev (1960) a constaté un taux de reproduction 
réduit chez les Marmettes de Brünnich de la côte mourmane 
une année où la débâcle a été tardive. Salomonsen (1951) 
signale un cas analogue dans le district de Thulé où les Mer
gules nains ne se sont pas reproduits une <Innée où il n 'y a 
pas eu de débâcle et que les pentes sur lesquelles ils nichent 
sont restées couvertes de neige tout l'été. 

D'une manière plus générale, il existe une excellente 
corrélation el1lre la situation des colonies arctiques d'oiseaux 
de mer et la présence de polynies récurrentes. La figure 1 
illustre ce faÎt pOUl' le Fulmar boréal et la Marmette de 
Brünnich. Toutes les colonies de ces deux espèces dans 
l'Arctique canadien et l'ouest du Groenland se trouvent sur 
des côtes adjacentes à des polynies récurrentes ou à des 

étendues d'l'au recouvertes de glace de dérive non consoli
dée pendant l'hiver. Il existe toutefois une différence entre 
les deux espèces: les marmetles se reproduisent près dcs sec
teurs où il y a de l'eau libre au début de la saison, tandis que 
les fulmars semblent se reproduire dans des sites qu'ils 
peuvent atteindre en traversant la glace de dérive non conso
lidée et proches d'endroits où apparaîtront des polynies 
(comme au cap Vera près de la polynie de la porte de l'Enfer 
et du détroit de Cardigan - Smith et Rigby, présente publica
tion, fig. 10) ou d'importants chenaux côtiers (golfe de 
Buchan. goulet de Scotl- Smith et Rigby, présente publica
tion, fig. 4a et b) à mesure que la saison avance. Cette distinc
tion peut refléter des différences au niveau de leurs besoins 
alimentaires plus tard pendant l'été au moment de l'éclosion 
des oeufs. Les marmettes se nourrissent de poisson tandis 
que les fulmars consomment du poisson et du zooplancton 
(Bradstreet, 1980; Gaston et Nettleship, 1981). Puisque l'ac
croissement annuel des populations de poissons survient 
après l'accroissement annuel du zoopl<lncton, il est possible 
que les marmettes dépendent du cycle annuel du plancton 
qui débute plus tôt dans les étendues d'eau complètement 
libres de glace. 

Cette diflerence au niveau du choix des aires de 
reproduction reHète probablement des dilthences au niveau 
des caractéristiques du vol. Les fulmars ont un vol plané éco
nome d 'énergie et le poids de leur corps est relativement fai
ble par rapport à la surface de leurs ailes; les marlllettes 
(ainsi que les Mergules nains et les Guillemots noirs) doivent 
b<lltre des ailes et dépenser beaucoup d'énergie en vol (con
séquence nécessaire de leur aptitude à plonger) el le poids 
de leur corps est relativement élevé par rapport à la surface 
de leurs ailes (Warham, 1977). Les deux espèces ont 
beaucoup de difficulté à décoller d'une surface plane, comme 
celle des fragments de banquise, ou de l'eau parsemée cie 
glace de dérive. Considérant les distances réduites que 
peuvent parcourir les marmettes en raison de leur vol à tire 
d'aile, il semble évident qu'il est plus dangereux pour une 
marmette que pour un fulmar de tenter de survoler une 
étendue recouverte de glace de dérive non consolidée. Les 
mêmes considérations influent sur les distances (à partir des 
colonies) que les deux espèces peuvent parcourir à la recher
che de nourriture. Les déplacements des fulmars restC'nt 
néanmoins limités. La figure 1 indique qu'aucun de ces 
oiseaux ne se reproduit le long de la côte est de la terre de 
Baffin entre le goulet de Scott et le cap Searle en dépit de 
l'existence à cet endroit d'un habitat convenant apparem
ment à leur nidification. Il s'agit précisément de la section de 
côte le long de laquelle la glace de dérive est consolidée 
contre la glace fixée, de sorte qu'il n'existe aucun chenal 
côtier avant la fin de l'été ou le début de l'automne. Il existe 
toutefois, à cet endroit, des centaines de très petites colonies, 
généralement de 10 à 20 couples chacune, de Goélands 
bourgmestres et d'autres espèces de Larus. Ces colonies sont 
situées sur les pointes et les caps adjacents à de très petites 
étendues d 'eau libre attribuables au ruissellement provenant 
de la fonte des champs de neige et de glace (D.N. Nettleship , 
données inédites). 

On retrouve ailleurs une répartition analogue des 
espèces. La côte est du Groenland est bloquée par la glace à 
l'exception d'une polynie récurrente dans la baie de Sco
resby et d'une région occupée par de la glace de dérive non 
consolidée au large de la terre du Roi Christian à l'extrême 
nord-est. La Marmelle de Brünnich ne se reproduit que dans 
la baie de Scoresby et le Fulmar boréal se reproduit à cet 
endroit et sur la terre du Roi Christian, tandis que le Goé
land bourgmestre se reproduit le long de toute la côte 
(Salomonsen, 1979) . Une fois de plus, on ne trouve aucune 
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colonie de fulmars à l'ouest de l'île Devon dans la zone où la 
couverture de glace est consolidée en hiver (fig. 1). Il existe 
toutefois trois petites colonies de Mouettes tridactyles: à la 
pointe Washington (île Baillie-Hamilton), à la pointe Sépara
tion (est de l'île Cornwallis) et à l'île Browne (Neltleship, 
1974; Brown et coll., 1975). La première est adjacente aux 
polynies du détroit de la Reine (Smith et Rigby, présente 
publication, fig. Il) alors que les atlas des glaces (Anon., 
1955, 1958; Swithinbank, 1960; Lindsay, 1975, 1977) indi
quent que les deux autres peuvent se situer à proximité de 
polynies côtières récurrentes. 

De toute évidence, les goélands peuvent exploiter des 
polynies que les futmars et les marmettes ne peuvent 
atteindre. Les goélands, tout comme les fulmars, ont un vol 
économe d'énergie, mais à l'opposé des fulmars ils 
n'éprouvent pas de difficulté à décoller d'étendues planes ou 
de superficie limitée. Leur plus grande agilité leur permet 
non seulement des traversées moins dangereuses des 
étendues de glace de dérive consolidée, mais ils peuvent 
aussi exploiter de très petites étendues d'eau libre dans les 
zones de glace consolidée comme les petites polynies à 
l'ouest de l'île Devon (Smith et Rigby, présente publication, 
fig. II) ou les petites étendues d'eau libre situées le long de 
la côte centrale de la terre de Baffin. 

Enfin, la figure 1 indique qu'il n'existe qu'une seule 
petite colonie de Marmettes de Brünnich, composée d'envi
ron 300 couples, dans l'ouest de l'Arctique canadien au cap 
Parry. Celte colonie est près de la grande polynie du cap 
Bathurst (Smith et Rigby, présente publication, fig. 14 et 15). 
T.W. Barry (cité par Stirling, 1980) a suggéré que,jusqu'à 
récemment, cette polynie était située plus près du cap Parry. 
Si le déplacement apparent de cette polynie est confirmé, 
il sera intéressant de voir quel effet il en résultera sur 
cette petite population isolée de marmettes, considérant 
les limites de vol de cette espèce que nous avons déjà 
soulignées. 

La zone de reproduction du Mergule nain illustre éga
Iement l'importance des polynies pour les oiseaux de mer du 
Haut-Arctique. Dans tout l'Arctique, toutes les principales 
colonies de Mergules nains sont situées près d'étendues 
d'eau qui ne gèlent jamais complètement (district de Thulé, 
Spitzberg occidental,jan Mayen, ainsi que les colonies 
mineures à l'ouest du Groenland, à l'île Bear et au nord de 
l'Islande) ou qui sont plus ou moins libres de glace au 
moment de l'éclosion des oeufs en juillet (baie de Scoresby, 
nord de Novaya Zemlya, archipel François-joseph, Severnaya 
Zemlya) (Salomonsen, 1951; Fisher et Lockley, 1954; Salo
monsen, 1967; Demente'ev et Gladkov, 1968; Norderhaug et 
coll., 1977. Voir également Anon., 1958). La répartition de la 
Mouette blanche (Pagophila eburnea) au Canada illustre la 
même chose sur une plus petite échelle. On lui connaît trois 
aires de reproduction: l'île Seymour au nord de l'île Bathurst 
(Nettleship et Smith, 1975; MacDonald, 1976); les nunataks 
de la calbue glacière au sud-est de la terre d'Ellesmere 
(Frisch et Morgan, 1979); et la baie de la Princesse-Marie de 
la presqu'île Bache à l'est de la terre d'Ellesmere (R. Burton, 
comm. pers.). Toutes ces aires de reproduction sont situées 
près de petites polynies. L'île Seymour se trouve au milieu 
d'une polynie. Le site est plat et les renards arctiques causent 
de sérieux dégâts à la colonie si la polynie se forme tard au 
printemps parce qu'ils peuvent l'atteindre en traversant 
l'étendue gelée. Les colonies des nunataks d'Ellesmere et de 
la baie de la Princesse-Marie sont respectivement situées à 
proximité des polynies de l'anse de Makinson et de la baie de 
Flagler (Stirling, présente publication, fig. 1). Les deux 
emplacements sont également situés près de la North Water. 
Enfin, la très petite colonie de Mouettes rosées du détroit 

Penny (Smith et Rigby, présente publication, fig. II) est adja
cente à la polynie que l'on trouve à cet endroit, sans toutefois 
y être située à l'intérieur, ce qui fait que les nids sont souvent 
ravagés par les ours blancs (U1'SllS maritimus J (MacDonald, 
1979 et comm. pers.). 

Nous ne connaissons qu'une seule colonie importante 
d'oiseaux de mer qui n'est peut-être pas associée à une 
polynie dans l'Arctique canadien. Le Guillemot noir est nor
malement une espèce peu coloniale, quoiqu'il en existe des 
colonies exceptionnellement importantes à l'extrémité ouest 
du détroit dejones: 2 à 3 000 couples sur \'île Kent Nord, 
environ 5 000 couples sur l'île Calf et environ 10 000 couples 
(la plus grande colonie en Amérique du Nord) à la pointe 
Skruis (Nettleship, 1974; Brown et coll., 1975). Les,deux pre
mières de ces colonies sont situées dans la polynie de la 
porte de l'Enfer et du détroit de Cardigan (Smith et Rigby, 
présente publication, fig. 10). Celle de la pointe Skruis est 
toutefois entourée de glace de dérive consolidée jusqu'au 
début d'août;jusqu'à cette époque, l'étendue d'eau libre la 
plus proche est la polynie de la porte de l'Enfer et du détroit 
de Cardigan qui est située à environ 50 km (Lindsay, 1975, 
1977). Les limites du vol des alcidés suggèrent qu'il est peu 
vraisemblable que les oiseaux puissent se rendre à celle 
polynie pour s'y nourrir. D'autre part, une colonie de 
plongeurs d'une telle importance pourraît difficilement sur
vivre sans avoir accès à une nappe d'eau libre relativement 
étendue. Celle anomalie apparente mérite d'être étudiée de 
façon plus approfondie. 

À cette seule exception près, toutes les colonies 
importantes d'oiseaux de mer sont donc situées à proximité 
de polynies récurrentes. Toutefois, plusieurs des polynies 
énumérées par Schledermann (1980) et Stirling (1980) (voir 
également la fig. 1) ne semblent pas associées à d'impor
tantes colonies d'oiseaux de mer. La baie de Cumberland 
constitue l'exemple le plus frappant. Toutefois, les falaises 
de la côte et des îles de la baie ne recèlent pas de corniches 
convenant à la nidification des oiseaux. Les rives du bassin de 
Foxe (Smith et Rigby, présente publicàtion, fig. 9) et des 
détroits de Fury et Hecla, du Dolphin et Union, de Roes 
Welcome et de Bellot (Smith et Rigby, présente publication, 
fig. 7) sont trop basses pour les oiseaux qui nichent sur les 
falaises. Le même commentaire s'applique à la baie de Frobi
sher quoiqu'une colonie soit associée à cette polynie au 
large: la colonie de Marmettes de Brünnich de l'île 
"Hantzsch" (61·55'N, 65·00'0) qui appartient au groupe de 
l'île Résolution. Nous ne disposons d'aucun renseignement 
sur les petites polynies d'Alexander et de Karluk Brooman. Il 
est très vraisemblable qu'il existe en fait dé petites colonies 
de Sternes arctiques ( Slema paradisaea J, de Guillemots noirs 
et de goélands (LanlS) qui se reproduisent à ces endroits: les 
espèces qui nichent en terrain plat et sont largement répar
ties dans l'Arctique (par ex. Ellis et Evans, 1960; Godfrey, 
1966). À l'exception de celle du détroit de Cumberland, ces 
polynies sont toutefois situées à des distances considérables 
des côtes où l'on trouve un habitat convenable à la nidifica
tion des oiseaux de mer coloniaux qui se reproduisent sur les 
falaises. Même si les polynies sont productives, il serait peu 
avantageux pour les oiseaux de mer qui ne sont pas en 
période de reproduction de faire un détour considérable 
pour s'y nourrir alors qu'il existe des polynies convenables 
beaucoup plus près des aires de reproduction. 
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Polynies et canards de mer 

1. Résumé 

À l'exception des réseaux récurrents de chenaux de la 
baie d'Hudson et du détroit d'Hudson, les pôlynies de 
l'Arctique canadien ne sont pas beaucoup fréquentées par les 
canards de mer pour y hiverner. Certaines polynies récur
rentes, en particulier celles de l'ouest et du centre de 
l'Arctique, sont importantes comme points d'arrêt avant la 

~ saison de reproduction. La polynie du cap Bathurst et les 
chenaux qui lui sont associés constituent un point d'arrêt 
particulièrement critique pour les oiseaux se déplaçant vers 
l'est pour atteindre la partie centrale de l'Arctique et vers le 
sud-est par les détroits du Dolphin et Union pour atteindre le 
golfe Reine-Maude. La pollution des polynies récurrentes par 
le pétrole, en particulier dans la mer de Beaufort durant l'es
cale printanière, pourrait grandement réduire les populations 
arctiques de canards de mer. 

2. Abstract 

With the exception of the recurring lead systems in 
Hudson Bay and Hudson Strait, polynyas are not used 
extensively by overwintering seaducks in the Canadian Arc
tic. Some recurring polynyas, especially those in the western 
and central Arctic, are important as staging areas prior to the 
breeding season. The Cape Bathurst polynya and associated 
leads are a particularly critical staging area for birds moving 
eastwards into the central Arctic and southeastwards through 
Dolphin and Union Strait into Queen Maud Gulf. Oil 
pollution in recurring polynyas, particularly in the Beaufort 
Sea during spring staging, could greatly reduce arctic sea
duck populations. 

3. Introduction 

On compte trois espèces prédominantes de canards 
de mer dans l'Arctique canadien: l'Eider remarquable (Soma!
eria spectabilis), l'Eider commun (S. mollissima) et le Canard 
kakawi (Clangula hyemalis). Selon les estimations récentes, la 
population d'oiseaux nicheurs pour chacune de ces espèces 
atteindrait respectivement de 1 à 1,5, de 1,5 à 2 et de 3 à 4 
millions d'individus (Bellrose, 1976). L'Eider remarquable 
est l'espèce la plus typique du milieu arctique et l'Eider com
mun la moins représentative. En effet, ce dernier est le plus 
colonial et il est plus étroitement associé aux habitats marins 
durant les périodes de reproduction que les deux autres 
espèces. L'Eider remarquable et le Canard kakawi, pour leur 
part, peuvent nicher jusqu'à 100 km de la côte et sont rare
ment grégaires. 

par R.W. Prach 
SCF, Edmonton (Alb.)'T5K 2J5 

H.Boyd 
SCF, Ottawa (Ont.) KIA OE7 
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SCF, Ottawa (Ont.) KI A OE7 

Les moeurs alimentaires de ces trois canards de mer 
n'ont pas fait l'objet de beaucoup de recherches au 
Canada. Cependant, au Groenland et en Alaska, on a 
constaté qu'ils se nourrissaient de mollusques, de 
gastropodes et de crustacés (Cramp, 1980). L'Eider 
commun se nourrit dans les eaux côtières relativement peu 
profondes, ne dépassant généralement pas 10 m de 
profondeur, tandis que l'Eider remarquable et le Canard 
kakawi sont capables de se nourrir à des profondeurs 
atteignant 60 m. 

À la fin de l'été, un grand nombre d'Eiders remarqua
bles entreprennent des migrations de mue hautement 
synchronisées en direction est et ouest, respectivement vers 
le Groenland et la mer de Béring (Salomonsen, 1968; 
Palmer, 1975). Le Canard kakawi effectue également des 
migrations de mue mais il hiverne plus au sud, dans les 
Grands lacs, le golfe de l'Alaska, sur les côtes de la Colom
bie-Britannique et le long de l'Atlantique, de Terre-Neuve à 
la baie de Chesapeake. Ce sont généralement des migrateurs 
nocturnes qui effectuent de longs vols continentaux. L'Eider 
commun est plus abondant dans le sud-est de l'Arctique 
canadien que dans l'ouest. Les individus qui se reproduisent 
dans l'ouest de l'Arctique suivent les mêmes voies migratoi
res que les Eiders remarquables, plus nombreux, en 
empruntant le détroit de Béring au printemps et en 
automne. La plupart des Eiders communs qui nichent dans 
l'est de l' Arctique hiv~rnent dans le golfe du Saint-Laurent et 
dans les provinces de l'Atlantique. 

4. Polynies et aires de répartition 

Le tableau 1 résume les données publiées sur les 
concentrations d'Eiders communs reproducteurs dans 
l'Arctique canadien et la figure 1 indique l'emplacement des 
polynies selon Ailiston et coll. (1976), Schledermann (1980) 
et Stirling (1980), de même que les colonies reproductrices 
de cette espèce. De toute évidence, beaucoup de ces colo
nies, installées dans la baie d'Hudson, le bassin de Foxe et le 
détroit d'Hudson, se trouvent près de polynies récurrentes. 
Cependant, on n'a pas encore étudié l'importance de cette 
corrélation pour la survie et le succès de la reproduction de 
cette espèce. 

A des latitudes plus élevées, où prédominent l'Eider 
remarquable erle Canard kakawi, les données ne sont pas 
suffisantes pour que l'on puisse apprécier la répartition des 
oiseaux nicheurs et le succès de la reproduction en rapport 
avec les polynies récurrentes. Cependant, étam donné 
que ces deux espèces ne sont pas des reproducteurs 
coloniaux, nous doutons de la possibilité d'une corrélation 
positive. 71 
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Tableau 1 . 
Prlllc:ipalc~ aires d l..' reproductioll (OIlIlUt'" dl' l'Eider commun dJTls 1" ,'\("f(l(IU(' 
l "<lTl ;ulit:Il 

I.i,," POPUbiioll Source 
bibli()~raphiqul' 

1. Île, Reicher :'5 000 couples lh"i, el coll. (1973) 

:Z. I3~IlO de l'ile Caskcl 200 couples Todd (1963) 

:1. Bail' de la Pi' rouse deux colonies: 200 el Cook<: CI coll. (197'») 
250 couples 

Davi s e l co ll. (1 \)73) 4. Rivière McCo nnell 2.',0 couples 
f), Rivière Maguse 100 coupl es Davis Cl co ll . (197:1) 

ti. Île Auslin 100 couples Davis el coll . (1973) 

7. îlt: Sioraq "un g-r«Ild no tllbre l'arry (1824); Bra y 
d'oeufs" ( 1943) 

H. Île ()oglil -Nord "nombreuse " Bray ( 1943) 

9. Île Ooglil-Sud "no mbreuse " Bra y (1943) 

10. Cal' Dorsel "un g-ralld nombre " Mac phersoll et 
\1cLaren (1959) 

Il. Îles Foxe-Oues i 1 259 ( ouples Coo ch ( 19(i'») 

1 ~. Îks ,,l'oues l de l'île "grandes colollies Soper (1941;) 

Big nicheuses" 

1 :1. Île Llig "dcs (Clltaines de nids" Short et l'l't e .. s (19-1:!) 

14 . Île celltrale des "grand"s colonies Soper (19Hi) 

Sauvages nicheuses" 
If,. Uaic de Frobisher "g-randes colollies Sopcr (194 (i) 

niche uses" 
IIi. Baie de Pa"ne 2 000 couples Cllrrie ( 1 9(3) 

17. Rivière WI;ale 100 couples o u plus ToJd ( 1 %3) 

Pl. Île Ste-Hé lén a 140 cOllples Prach (CIl voie de 
rédaction) 

IV. Îles Finlavsoll un grancl nomb re Parm,dce ct co ll. (1 D(i7) 

~O . Détroit d~ Dolphin et " une des plus grandes Neltlcship et Smith 

Un ion colonies cie l'ouest d e (1975) 
l'Arctiquc canaclicn" 

Manning ct coll. ~1. Île Ba'lks - Île Moose 500 couples 
jusqu'à Sachs Harbour (195ü) 

~2. Bail' d e> l.i ver pool "Ulltrès gTanci nom br" " Machrlane ( 1 R91) 

Tableau 2 
Ain" d'hivernag-c ClHlIlU"S clt-l'Eider commun dans 1' ;\rUi'llll' c;lIladieIl 

I.ieu 

A. Îks Llelch.,l 

Ll. Cap Fulle rton 

C Île Southampt o n 

O. CÔle sIId de la 
péninsule Meta 
In co g-nita 

E. Îles Résoluti o n ct 
Edgdl 

F. Îles BUltOIl 

G. Île r\kpatok 

H . Île Tavlor 

Rt:lIlarqucs 

" lin gTand nombre 
d'Eiders (co"'llIuns) s'y 
rcproduisent et y pas se nl 
l'hi\Tr" 

"ccnains SOlll demeurés 
clans les eaux libres tOllt 
l 'hi\'CI' (1903 - 1904)" 

donnée comme li eu 
J 'hivernag-e 

" qllelques individus )' 
res tenltollt!'hiver" 

1 600 e t plus , mars 1 (Hi8 
«(,xlrapo la tion d'après la 
ligure 5-5) 

10000;,20000 
450 et piIlS, mars 1968 
(extL'poblinll à partir 
d es hg ures 5-;) et 5-6) 

350 e t piIlS, mars 1968 
(extrapolatio n il parti,' de 
la f'gure 5-5) 

remelle immalure 
reclleillie le 9 janv 1918 

SOllrel' 
bibli')grarhi'l"c 

Free lfl an (1970) 

Eil'rig (1905) 

Sultan ( 19:\~) 

Sope, (194(i ) 

Mac La l'en )'Llrex 11Ir. 
(1979) 

Anoll\'me (1972) 
Macl.aren Marex InL 
( 1979) 

Mad.arcll Marex InL 
( 1079) 

l'a [II!a lee et coll . 
(19(;7) 

~~~~;'~i:ion des aires ch: rl' producl ion et d'hive rnage cie l'Eider commun par rapport i,l'empbce men! des polynies dans l'Arclique canadien 

Mer de Beaufort 

• 
• 

polynies 

aires de reproduction mineures 

aires de reproduction majeures 
(les nombres se rapportent au lableau tl 

aires d'hivernage connues 
(1"" lellres se rapporlent au tableau 2) 

étendue des recherches ornithologiques 
comme le signale la documentai ion 

Mer de Baffin 

17 
Baie d'Hudson 

5. Hivernage 

Bien que la plupart des canards de mer hivernent au 
sud des eau x arctiques couvertes de glace (tableau 2. hg. 1), 
on déllumbr' plus d'Eiders communs dans l'Arctique cana
dien durant l'hive r que d'individus des deux autres spèces 
réullies . À l'exception de la North Water (Smith et Rigby, 
prL'sente publication, fig. 3), les polynies récurrentes so n t 
trop pelites pour assurer la survie d'un grand no mbre c1 'oi
seaux. De plus, cell es qui se situent au nord de 65°) sont 
sans doute trup sumbres durant cc lle panie de l'année pour 
fournir une ali mentation suffisante. Il y a po urtant une 
exception: l'Eider de la baie d'H udson (S. /Il. ,\edenlana ) qui 
hi\'t'Iï\c dan ' les pol )'nies entourant Ifs îl es Be lch r 
(FrecllIan, 1970; Snycler, 1957), le dé tro it ci e Rocs Welco me 
c t peul -êt re 1 s dél ro its d'Evans, d e Fisher c t d 'H udson. 
Dans ce tt e r~'g i o n , l' hive rnage semble facilité par la grande 
ampli llide des marées (8 à 13 rn) et par la force des courants 
dam le cl 'lm il d'! ruclson el al! sud-es t cl la te rre de Baflin , 
qu i ré<: nl des chenaux cÔl ie r, da ns les eaux as, C7 peu p ro
fo ndes p lU r p l' r rn etlre de s nOll rri r du rant tout l'h iver . Un 
aUI re facle ur l~lV()ra b l(' es t sans doule la pho lopé riode pl us 
longu sous ces lalit ude. plu s rn C: ri rlio na leli . Les Eide rs com
muns, d e m Ame qu 'un cerlain nom )rc d ' Eiders rema rq ua-
bl s e l de Canards kabwi, hi verne nl égalcm cll t près des îl es 
Rfsolul ioll c t Fdg-ell, ainsi qu'au ap Chid ley ;) l'extrèlll c 
nord dI t Lahrador. Le no mbre total cie canards de Ille r qui 
hiv<; l'f1e nl dans la ha i '\ Je ektl'oit d 'Hu cl ~ () n ne dépass > S~III S 

doute pas 25 000 individus . 

6, Migration printanière 

En mai et en juin, les poly nies so n t pills importan tes 
puur les c l\l <l rcl s de mer dans les t'aux p l'a tiqut' mem dépo ur. 
V1IC .~ d Illa r ', '. le l'oucst cl d l! t '!l tn : de l'ArctÎllue qu'ell cs 
tte le son l lallS l' >q[. nan~ J'oues t, IlI tC' r Irte proporti on des 
individ us des trois esp \ es nligrelll 1 lo ng des 1 500 kii )
mèlrcs cl ' ôl e.~ allan t du capl.i: hurne (Alaska) à la polynie 
du cap B'lI.h urs t (Smith e t Rigby, p,-ésenLe public'It ion . fi g. 14 
e l 15). Les chenaux cô ti ers en tre la po ime BaITow (Alaska) cl 

le della du laekenl.ie serven t d voies de 1 igra tion v 'fS la 
pol)' ll ie du CCI I Ba thurSI cl les henaux côt ie rs a~sociés , poin t 
cl 'arrf'l où )(" catl x lihres so nt suflis3111 11l 'nt l'c u profo ndes 
[lour qlt 'i ls ~ 'y alimcn te nt c'n ail enclalH qu 'le aires de nidifi
cation, plus au nord e t à l'es t. soient li bres de ne ige ('t de 
g lau: (Barry, 1976). En mai, on y a s ignal ' des lroupeallx de 
pltl' d · fiO 000 o iseaux ( Sear i Tl~ el coll. , 1975; Barry, 
1976 ). 

L' il portance crllciale de ces air t's d 'ali mentalioll en 
cau libre po ur 1 s canards dc mer migra teu rs s t mise en évi
dence lorsqu 'ell 's SO IlI absentcs . En 1964, ce n 'es t qu' en 
juill 't que l' eau libre es t ap parue dans ce tle po lyn ie e l ses 
chena ux cÔli ers. Par conséquent , les canards de mer migra
leurs on l été incapables de sc nourr ir lorsq u' il ' sont arri vés à 
hl mer de Beaufort en mai e t plus cl 100 000 sont morts de 
faim (Barry, 1968). 

Dans J'esLde l'Arctique, la p lupart des migrateurs qui 
reviennent o nt moins cie 500 km à survoler pour se rendre de 
l'eau li bre a ux ai es de nidifica tion ct n'ont donc pas ~I sur
monter les ml-mes difficultés que les canards de Iller oe 
l'ouest de l'Arctique. Il est donc peu probable dl' voir une 
1lI0rtalitt~ de l'importance de e lle constat('e par Barry 
(1968). n'ailleurs, la torce des courants. les marées et les 
vents dominants assllrent la formation d'Ilne ('tendue d'eau 
libre considhable dans le détroit d'Hudson, permettant ainsi 
;)l'avifaune de se rendre à d'autres aiH~s d'alimentation. À la 
mi-mai , les c:artaros de mer se dirigent généralement vers le 

nord el l'ouest pOlir s'aITèter dans des ()olynies comme ((,Iles 
du c1t"lroit oe Fury ct Heda ct de la porte de l'Enfer. 

Alliston ct coll. (197ü) ont comparé la répartition 
cl 'un certain nombre d' espèces aviaires des îles du centre de 
l'Arctique CI de la presqu'île de Buothia en 1974 et en 1975. 
Il s unt noté des difré renccs m,trqu('es entre les condilions 
météorologiqu " S prin tanières ('cs deux années-Iii, ce qui a 
provoqué une granoe varia i ilité dl' l'épaisseur de la couche 
cie neige c t de glace. En 19 74 , la ronte printanière dans la 
région éwdiée s 'est produiLe beaucoup plus tard que l'année 
suivante . La neige qui couvrai t la majeure partie de celle 
région a empèché les oiseaux de se di sperser vers leurs aires 
de nidification. De plus, la glace a persi sté dans le dt-troit de 
Peel e t le goule t du Prince-Régent c1uranttUltt 1 ' mois de 
juin, obligeant 1 s callards de mer à s'assemhl l' dalls les 
quelques étend ues d' eau de mer lib re dispo nihles . Par 
contre , cn 1975 , la d ' bJ,d c dan s le goul e l du l' rince-Rége nt a 
commencé au début de juin et , ver. le m ili li du m ois, il n 'y 
avait plus de neige sur la terre feml . En j uin 1. 74, OIl a . 
o bservé qu(' lque 6 200 e iders dans 1 polytrics du détroit de 
Bellot (Rigby 1 Smith, présen te pub lication, fi g. 7) et 9 ~oo 
en juin 1975. Cependan t, bien que la plupart cl n:. oi 'eaux 
':)oient demeurés dans la polyn ie durant tOlt t le moi. de ju in 
1 97 ~ , tous , sauf' 800 e nviron, a vaien t q uillé le rlé troit de 
lkllot ;J\'allt la mi-j ui ll en 197.1. 

Des obs J' 'a lions CRCClUét's d ans d ':lUlre: pol . nies 
ont rêvé l " le même ph nOlllène . Le 23 ju ill 1974 ,011 a 
léllombrl' 300 eiders d ;:ms de ux pe ti les pol yn ies si tué " dans 

le cl '·t ro it c1(' Cr07ier pr' S de l'î le Karl uk; en 197!i , un Cil a 
sig n"lé~ , 70 le I ljuin, ma is il n 'en restai l que 1:1 3 le 23 juin . 
Pm' ill e urs , on a o bservé p lus de 1 000 Eid ' rs remarquables 
dans ulle petilc polynie récurrent au large du cap Sle
Calherine (. lI r le liu o ral est de la presqu 'îl e de Boolhia) t' II 
juin 1974 , mais <l U 'un en 1975. De m "me, les pe tit , · pol nies 
dispcrsé s parmi les îles Tasmanie (Stirling, pr' . ente ubli
ca lion, fig. 1) ab ritai ent de Ion >' concenll. lli()lls d 'Eiders 
re marquables C l de Canards kakawi (278/ km 2) e n j ui ll 1974 
mais aucu n en 1975 . 

7 , Menaces de poUution pétrolière 

L'exploiutio tl , la p roduct ion cl le Iransport du 
p ; tro!e ont grandement a cru la probabilité d 'un e éruptio n 
o u d 'un déversemen t à gn lllde éche ll dans le m il ieu marill 
arctique (Anonyme. 1979) . Les risque ' de p ollu tion pétro
lière ré, ulLan t du n llO , age des ré,ervuir~ 011 de l'é limina
tion des déch ts allgm n lcn t auss i avec le 1 ra lle marilimc 
croissant dan ' le Nore!. 

L(' pé trole cI "versé dans le milieu marin arctique 
rem onte à la surface et se concentre dans les !.Hnes libres de 
g lace ( imloll c t coll., 1976). C hez 1 s canarJs de mer q ui y 
so n t exposé , on 1I0 le une d imi nution de l'iso lat ion conférét 
par le plumage et , par cOllséquent, une allg m nlation du 
métabol isme ~nel'gétiqll C' (Hartung, 1967; McEwan ct Koe
li nk, 1973). L'exposition au pétrole dans les eaux froides de 
l'Arc tique entraÎnel'a inévitablement la mort des oiseaux 
(Barry, 1970). Le pét role qui fait surface dans les polynies au 
printcmps co nstituera donc une grave menace pour les 
populations de cai1ards de mer migrOlleurs qui reviennent, 
n otamment dans la polynie du cap 'Bathurst et les chenaux 
côtiers associés. 
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