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INTRODUCTION GENENALE 
 
 

L’archipel  des  Comores  est  situé  a    l’entrée  Nord  du  canal  de 
Mozambique  entre  Madagascar  et  la  cote  orientale  de  l’Afrique  entre 
11°20’ 13°14’ de  latitude et 43°11’ et 45°19’ de  longitude Est.  Il est constitué de
quatre  ile   sont  Est  en  Ouest :  Mayotte  (370km²),  Anjouan  (424km²),
Mohéli (290  m²) et G de‐  ore (11  km²). 

 
s  qui  

k ran Com 48
Malgré  l’accession  du  pays  à  la  souveraineté  internationale  en  1975,  Mayotte 
demeure  encore sous occupation française. Les îles sont distantes entre 
elles d’environ  30 à 40  km  isolées  par de profondes fosses sous 
marines. La superficie totale des trois  iles  forment  l’union des Comores 
est de 1862 km². 
 
Les Comores  sont à considérer comme  les parties émergées de grands 
volcans  poses  sur  les  fonds  marins  du  canal  de  Mozambique.  Leur 
histoire géologique commence a  la  fin de 1ere  tertiaire. Les  iles ne sont 
pas  constituées  en  même  temps, 
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L'océan  recouvre  les  trois  quarts  de  la  surface  de  la  planète.  Ces 
immenses  étendues  d'eau  ont  constitué  un  moyen  de  déplacement 
international et une importante source commune d'aliments depuis des 
millénaires. En conséquence,  les sociétés ont développé des normes de 
comportement  international  sur  l'océan  longtemps  avant  que 
n'apparaissent des normes de comportement  internationales  sur  terre. 
Les  changements  technologiques  récents  et  la  croissance  de  la 
population ont engendré de nouvelles utilisations et exercé de nouvelles 
pressions sur  les  ressources océaniques mondiales. En conséquence,  le 
droit  de  la  mer  est  un  ancien  domaine  du  droit  qui  connaît 
présentement une évolution rapide. 
La Convention des Nations Unies  sur  le droit de  la mer  (la Convention 
ou   l'entente) comble  le  faussé entre  les droits et obligations séculaires 
et la sensibilisation nouvelle au fait que les mers ne constituent pas une 
source  inépuisable  de  ressources  pour  ceux  qui,  en  raison  de  leur 
situation géographique ou de leur développement économique, peuvent 
facilement  exploiter  les  océans.  La  Convention  représente  une 
contribution  exceptionnellement  importante  aux  relations 
internationales,  notamment  pour  les  Comores.  Dans  le  présent 
document, nous faisons un examen des nombreux aspects importants de 
la  ����   ��
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d’un  Etat  archipel,  de  ses  eaux  archipélagiques,  a  une  zone  de  mer 
adjacente désignée sou le nom de mer territoriale.  
 

• DELIMITATION DE LA MER TERRITORIALE 

La  largeur maximale de  la mer  territoriale est  fixée par  l'article 3 de  la 
convention des Nations Unies sur  le droit de  la mer qui stipule : « Tout 
Etat a  le droit de fixer  la  largeur de sa mer territoriale. Cette  largeur ne 
dépasse ne      de   la  convention 
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s'étend  à  l'espace  aérien  au  dessus  de  la  mer  territoriale,  ainsi  qu'au 
fond de cette mer et à son sous‐sol.  

(Article 2, paragraphe 2 de la convention de 1982) 

Cette  souveraineté  s'exerce  dans  les  conditions  prévues  par  les 
dispositions de la convention et les autres règles du droit international.  

Il en résulte que  l'Etat côtier y exerce des compétences exclusives aussi 
bien  en  matière  économique  (droit  de  pêche,  exploitation  des 
ressources  minérales,  activités  de  recherches)  qu'en  matière  de  police 
(réglementation de navigation, des douanes, de  la santé publique, de  la 
protection de l'environnement). 

De ce point de vue, la mer territoriale est assimilée au territoire de l'Etat. 
Cependant,  le  droit  international  reconnaît  aux  Etats  tiers  certaines 
facilités qui sont attachées à la liberté de navigation. L’Etat côtier a droit 
de  prendre,  dans  sa  mer  territoriale,  les  mesures  nécessaires  pour 
empêcher tout passage qui n'est pas inoffensif.  

En ce qui concerne  les navires qui se rendent dans  les eaux  intérieures 
ou dans une  installation portuaire  située en dehors de  ces eaux,  l'Etat 
côtier  a  également  le  droit  de  prendre  les  mesures  nécessaires  pour 
prévenir  toute  violation  des  conditions  auxquelles  est  subordonnée 
l'admission de ces navires dans ces eaux ou cette installation portuaire. 
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règlements  relatifs  au  passage  inoffensif  dans  sa  mer  territoriale,  qui 
peuvent porter sur les questions suivantes :  

La  sécurité  de  la  navigation  et  la  régulation  du  trafic  maritime ; 
Convention  des  ressources  biologiques  de  la  mer ;  Prévention  des 
infractions  aux  lois  et  règlements de       㬀  l a   de    � 昴 ㌷ 㜷 ⁔ ⸶ 呦 楮 漀 昀 昀 猲 㔳 ⡴ 䍣 甩 ⡅ 爩 㐳 楣 畬 楥 琀
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marchandises  en  provenance  ou  à  destination  d'un  Etat  déterminé  ou 
pour le compte d'un Etat déterminé. 

 

                         b) La Zone économique Exclusive: 

La zone économique exclusive est une notion qui s'est imposée lors de la 
3e conférence des Nations Unies sur le droit de la mer et qui résulte de la 
tentation des Etats à étendre le plus loin que possible leurs compétences 
sur  les  eaux  adjacentes  à  leur  territoire.  Au  départ,  la  notion  se 
confondait parfois avec la mer territoriale que certains Etats n'hésitaient 
pas  à  fixer  à  une  largeur  de  200  milles  marins.  D'autres  fois,  cette 
étendue  servait  à  une  réserve  de  pêche  pour  les  nationaux  de  l'Etat 
côtier.  Ainsi,  par  la  proclamation  Truman  du  28  septembre  1945,  les 
Etats‐Unis  se  réservaient  le  droit  de  réglementer  la  pêche  dans  une 
partie  de  la  haute  mer  adjacente  à  leurs  côtes,  suivis  en  cela  par 
plusieurs pays d'Amérique latine. 

 Mais, c'est surtout à partir des années soixante qu'un grand nombre de 
pays en voie de développement ont décidé de se réserver une zone de 
pêche  exclusive  pour  préserver  les  ressources  halieutiques  de  la 
surexploitation  pratiquée  par  les  navires  usines  le  long  de  leurs  côtes. 
Finalement,  ce  mouvement  s'est  généralisé  à  tous  les  Etats  et  la 
convention de 1982 n'a fait que prendre acte de cette nouvelle pratique 
établie. Elle est située au‐delà de la mer territoriale et adjacente à celle‐
ci,  soumise  au  régime  juridique  particulier  établi  par  la  partie  V.  de  la 
convention de 1982, en vertu duquel  les droits et  la  juridiction de  l'Etat 
côtier  et  les  droits  et  libertés  des  autres  Etats  sont  gouvernés  par  les 
dispositions pertinentes de la convention. 

• Délimitation  de  la  Zone  économique  exclusive  (ZEE)  des 
Comores  

 
La  zone  économique  exclusive  est  délimitée  d'un  coté  par  la  limite 
extérieure  de  la  mer  territoriale  et  d'autre  par  une  ligne  dont  chaque 
point  est  éloigné  d'une  distance  de  deux  cent  milles  du  point  le  plus 
proche de  la  ligne de base ou équidistant des  lignes de base des cotes 
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Conformément aux prescrits de l'article 56 de la convention des Nations 
Unies  sur  le  droit  de  la  mer,  ces  droits  portent  sur  l'exploitation, 
l'exploration,  la  conservation  et  la  gestion  des  ressources  naturelles, 
biologique et non non��sur ��



17 
 

mesures de conservation et aux autres modalités et conditions fixées par 
les lois et règlements de l'Etat côtier ». 

• OBLIGATION DE L'ETAT COTIER SUR LA ZONE ECONOMIQUE 
EXCLUSIVE. 

L'Etat côtier, compte tenu des données scientifiques les plus fiables dont 
il  dispose,  il  a  l'obligation  de  prendre  des  mesures  appropriées  de 
conservation  et  de  gestion  pour  éviter  que  le  maintien  des  ressources 
biologiques de sa zone économique exclusive ne soit compromis par une 
surexploitation.  L’Etat  côtier  et  les  organisations  internationales 
compétentes, sous‐régionales, régionales ou mondiales, coopèrent 
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l'emprisonnement,  à  moins  que  les  Etats  concernés  n'en  conviennent 
autrement, ni aucun autre châtiment corporel. Dans les cas de saisie ou 
l'immobilisation  d'un  navire  étranger,  l'Etat  côtier  notifie  sans 
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   Section B   : Le Contexte international: les difficultés d’application du 
droit international 
 
                        a) Au plan Environnemental: 
 
Lorsque  les  Comores  adoptent  le  21  juin  1994  la  CMB,  c’était  une 
manière  d’exprimer  sa  volonté  de  se  doter  d’instrument  juridiques 
adéquats  pour  pouvoir  amorcer  les  questions  relatives  a  une  politique 
maritime  par  la  définition  des  objectifs  a  travers  un  rapprochement 
constitutionnel  des  délimitations  des  espaces  maritimes  mais  aussi 
inscrire  les  questions  environnementales  dans  un  espace  bien 
déterminé.  Mais  le  contexte  des  Comores  en  tant  au’  Etat  archipel 
demande une certaine souplesse pour éviter un chevauchement entre la 
question  relatives au droit en ce qui concerne  les eaux archipélagiques 
qui relève d’un caractère spécifique au regard de  la configuration et  les 
questions de  l’environnement marin do
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au  demeurant  les  responsables  politiques  pourraient  fondre  leurs 
ambitions, les techniques et les schémas qui devraient faire valoir le rôle 
aussi important de la question 
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toucher des Etats aussi bien concernés que d’autres. Et le fait que la CMB 
pourvoit  plusieurs  mécanismes  de  résolutions,  rend  encore  vulnérable 
les Etats archipélagiques et les  négociations politiques restent parfois le 
chemin  emprunté  par  les  Etats  industrialisés  sans  aucune  prise  de 
conscience  en  terme  de  responsabilité  juridique.  La  CMB  définit  la 
pollution  marine  comme  étant  l’introduction  direct  ou  indirect,  par 
l’homme, de substances ou d’énergie dans le milieu marin, y compris les 
estuaires,  lorsqu’elle a ou peut avoir des effets nuisible tels que  la flore 
marine,  risques  pour  la  santé  de  l’homme,  entrave  aux  maritimes,  y 
compris la pêche et les autres utilisations légitimes de la mer, altération 
de  la  qualité  de  l’eau  de  mer  du  point  de  vue  de  son  utilisation  et 
dégradation des valeurs d’agrément.  
 
Cette définition  impose des obligations et prescrit des mesures contres 
la pollution.  
                        b) Au plan de l’activité de pêche 
 
Lorsqu’en 1982 les Comores ont adopté la loi relative a la délimitation de 
leur  zone  maritime,  il  a  été  stipulé  que  l’Etat  comorien  étend  sa 
souveraineté a  l’espace aérien sus‐jacent aux eaux archipélagiE0d
[ (a)-2(ce)]TJ
/C2_0 1rog03>Tj6aux
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concept  de  développement  durable  a  été 
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précédentes (Convention de Genève de 1958) et les principes de liberté 
de navigation en haute mer,  réglementation de  la piraterie, etc.ont été 
assurés.  La  CMB  vient  repenser  la  question  en  ce  qui  concerne  la 
définition  des  espaces  marins  et  la  détermination  de  leurs  usages.  La 
mer  est  donc  un  espace  de  communication  international  et  source  de 
richesse. Une définition a la fois libérale et patrimoniale. 
On  peut  à  cet  effet,  rappeler  que  les  règles  du  droit  de  la  mer  ne 
s’appliquent pas automatiquement de la même manière dans toutes les 
étendues d’eau du monde. 
 
 Cette pensée est reprise dans les articles 48 et 49 de la CMB. 
Ainsi,  

 汥猀
s�les
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maritimes pour ainsi combler ce vide juridique qui continue d’entraver le 
développement de la pêche aux Comores.  
 
   Section A. accords de délimitation de frontière maritime entre les trois 
pays et les méthodes utilisées pour délimiter les zones maritimes. 
 
     a)  accords  entre  Comores‐Mozambique,  Comores‐Tanzanie, 
Comores‐ Seychelles :     
 Si  l'on  peut  retenir  de  l'année  2011  les  bouleversements  politiques 
inédits  dans  le  continent  africain,  l'on  ne  peut  pas  sous  silence,  sans 
courir  le  risque  de peut�� n e灥畴
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décennie des années 2000, les négociations ont repris du poil de la bête, 
grâce notamment a  l'assistance  financière et  technique de  l'Allemagne 
amorcée en 2008, ainsi qu'au soutien politique de  l'union africaine. en 
mars 2010 en en ettechnique��� �� en �� en ��
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 Pour les Comores et les pays voisins, l’objectif est le même. La recherche 
d’un  résultat équitable  lors de négociations bilatérales peut se  traduire 
par  l’obtention par chaque partie de  l’essentiel des  revendications qu’il 
formulait,  quitte  à  concéder  tel  ou  tel  élément  pour  parvenir  à  la 
satisfaction de chaque partie placée sur un même pied d’égalité. Le choix 
de la méthode leur revient pour parvenir à ce but. 
 

c) L’utilité des conventions  Internationale dans  la délimitation 
des frontières maritimes. 

 
Une première conférence des Nations unies sur le Droit de la mer tente 
en 1958 d’encadrer les prétentions d’extension de souveraineté des États 
sur les différentes zones maritimes. Elle se décline en quatre conventions 
portant  sur  la  mer  territoriale,    le  plateau  continental,  les  activités  de 
pêche et  la conservation des ressources biologiques en haute mer. Une 
deuxième  conférence  affine  la  délimitation  de  la  mer  territoriale  en 
1960. En 1973  se déroule  la  troisième  conférence qui débouche  sur  la 
convention  des  Nations  unies  sur  le  droit  de  la  mer  du  10  décembre 
1982 (convention dite de Montego Bay ‐ CMB) consacrant  la dimension 
économique  de  la  mer  en  écho  aux  préoccupations  des  États  en 
développement. 

http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/8_1_1958_fishing.pdf
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/8_1_1958_fishing.pdf
http://untreaty.un.org/cod/diplomaticconferences/lawofthesea-1960/vol/english/vol1-SummaryRecordsofPlenaryandCommitteeoftheWhole.pdf
http://untreaty.un.org/cod/diplomaticconferences/lawofthesea-1960/vol/english/vol1-SummaryRecordsofPlenaryandCommitteeoftheWhole.pdf
http://www.un.org/french/law/los/unclos/closindx.htm
http://www.un.org/french/law/los/unclos/closindx.htm
http://www.un.org/french/law/los/unclos/part2.htm
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delà,  l’État n’exerce que des compétences  limitées sur  la zone contiguë 
d’une  largeur  maximale  de  24  miles  marins.  Dans  cette  zone,  l’État 
exerce  essentiellement  des  compétences  de  contrôle  de  nature 
douanière, sanitaire et environnementale qui lui permettent de prévenir 
et de  réprimer  les  infractions.  La  zone  contiguë a  cependant perdu de 
son intérêt en raison de la consécration de la zone économique exclusive 
(ZEE). Dans cette dernière, d’une largeur maximale de 200 milles marins, 
l’État  riverain  possède  en  effet  des  droits  exclusifs,  de  nature 
fonctionnelle, en  matière d’exploration,  d’exploitation,  de  conservation 
et  de  gestion  des  ressources  naturelles,  biologiques  ou  non.  Il  exerce 
également sa  juridiction en matière d’établissement et d’utilisation des 
îles  artificielles,  d’installations  et  d’ouvrages,  de  recherche  scientifique 
marine  ainsi  que  de  protection  et  préservation  du  milieu  marin.  Il  ne 
s’agit toutefois que de droits souverains et d’un 

http://www.un.org/french/law/los/unclos/part5.htm
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trois  techniques  différentes.  Elle  peut  être  unilatérale  et  destinée  à 
séparer  un  territoire  national  d’un  espace  international.  Elle  peut 
également  être  conventionnelle  et  résulter  d’un  traité  signé  par  deux 
États portant  sur  la  séparation de  leurs  territoires maritimes. Enfin, en 
cas  d’échec  des  négociations,  le  tracé  des  frontières  peut  être 
juridictionnel  ou  arbitral.  L’opération  de  délimitation  d’un  territoire 
consiste  à  tracer  une  frontière  entre  deux  États  et  à  séparer 
officiellement leurs compétences. Il s’agit concrètement de marquer une 
ligne d’arrêt ou de front permettant de définir un territoire donné. Dans 
l’affaire du plateau continental de la mer Égée du 19 décembre 1978, la 
Cour internationale de justice a ainsi affirmé qu’« établir les limites entre 
États  voisins,  c’est  tracer  la  ligne  exacte  de  rencontre  des  espaces  où 
s’exercent  respectivement  les pouvoirs et droits  souverains » des États 
concernés.  Dans  cette  hypothèse,  l’utilisation  de  la  ligne  médiane 
s’impose  pour  la  délimitation  de  la  mer  territoriale,  sauf  en  cas 
d’existence  de  titres  historiques  ou  de  circonstances  spéciales.  Cette 
règle  côtoie  cependant  dans  la  jurisprudence,  celle  des  «  principes 
équitables/circonstances pertinentes » pour la détermination du plateau 
continental  et  de  la  ZEE.  (voir  Georges  Labrecque,  Les  frontières 
maritimes  internationales  –  Géopolitique  de  la  délimitation  en  mer, 
Paris, L’Harmattan, 2004 ou Julien Cazala, « Retour sur  les méthodes de 
délimitation  juridictionnelle  d’espaces  maritimes  mises  en  œuvre  dans 
quelques  affaires  récentes  »,  Annuaire  français  de  droit  international, 
n°54,2008,pp.411‐427). 
 
Si la jurisprudence est fournie en la 
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frontalières mais également dans  la surveillance et  la protection de ces 
lignes. 
A  contrario,  l’existence  de  zones  maritimes  de  non‐droit,  a  priori  sous 
souveraineté  nationale,  soulève  la  question  politico‐juridique  de 
l’intervention  étatique  extérieure  dans  des  espaces  nationaux 
défaillants. En dépit de  l’équilibre  interétatique  instauré par  la CMB,  la 
raréfaction  des  ressources  naturelles,  les  conséquences  du 
réchauffement  climatique  et  les  l    �� ��
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Quant à la marine française qui voulait un point important dans l’entrée 
du canal de Mozambique, la position stratégique des Comores au milieu 
du  canal  leur  paraissait  intéressante.  C’est  une  des  raisons  qui  ont 
déterminé  la France à s’y établir en 1841. Elle a forcé Andriantsoly à  lui 
vendre Mayotte. Pourtant Andriantsoly qui venait de s’emparer de  l’île 
en évinçant le sultan local n’avait pas l’intention de la céder. Il cherchait 
plutôt les moyens de fortifier sa conquête. Située au milieu du canal de 
Mozambique,  à  mi‐chemin  de  l’Afrique  et  de  Madagascar,  Mayotte 
commande  toutes ces  régions. La  fin de  la guerre  froide a conduit à  la 
modification des fonctions de passage des détroits, à  l’abandon ou à un 
vide stratégique, ceci n’est pas  le cas du canal de Mozambique  là où se 
trouvent  les  Comores.  Ce  carrefour  maritime  et  point  de  passage 
demeure  gardé  par  les  bases  militaires  française,  sa  disparition  n’est 
absolument pas envisagée par la puissance tutélaire. 
Nous  pouvons  dire  que  Mayotte  est  une  exception  géopolitique  du 
monde  car  l’ile  par  sa  position  exceptionnelle  dans  l’océan  indien, 
renferme des atouts géopolitiques  incontestables. Elle offre aux armées 
françaises  une  précieuse  base  susceptible  d’être  utilisée  pour  de 
nombreuses opérations à    愀  
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dangereux, utilisés par  les trafiquants en tout genre, en passant par  les 
pollueurs ou les transporteurs de stupéfiants aux passeurs d’immigrants 
clandestins et aux pilleurs d’espèces marines protégées. Ces trafiquants 
très  dangereux  car  parfois  lourdement  armés  sont  prêts  à  tout  pour 
échapper aux contrôles et à la saisie. Pour pouvoir lutter contre tous ces 
trafics qui sont 
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qui peuvent entreprendre leur exploitation, mais leur coût élevé, et leur 

impact  sur  l’environnement  en  haute  mer  limitent  aujourd’hui  l’espoir 

d’une exploitation de cette richesse minière qu’offre  l’océan. Il va falloir 

patienter. Pour l’instant  elle ne peut être qu’un point de réserve pour les 

pays riches. 

Vient en suite la question de l’existence du pétrole aux Comores. Y‐a‐t‐il 

du  pétrole  dans  les  fonds  marins  Comoriens  ?  L'existence  des 

hydrocarbures  sous  les  mers  de  ses  îles  se  murmure  partout,  dans  les 

places publiques  jusqu'aux hautes sphères de  l'Union 
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d’effectuer l’exploration ne relève pas de la folie selon Salvator Ntomola. 

La  proximité  des  îles  Comores  à  des  bassins  sédimentaires  offs  shore 

peut  nourrir  l’espoir  des  Comoriens  sur  la  découverte  des  ressources 

minérales.    Cependant, les  Comoriens  doivent  savoir  que  l’exploration 

pétrolière nécessite plusieurs années de travaux et demande beaucoup 

de moyens. Et comme  le président de  l’Union des Comores, Mohamed 

Abdallah Sambi a  tenu à préciser à  la population  comorienne,  il  s’agit, 

pour  le moment, de prospection mais que  la signature de ce protocole 

d’accord 
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financière  s'élève  à  390 000  €,  dont  60 %  sont  destinés  à  soutenir  la 

politique de pêche des Comores. Le premier accord de partenariat sur la 

pêche  entre  la  CE  et  les  Comores  a  été  conclu  en  1988. 

Malheureusement  la  pêche  aux  Comores  reste  jusqu’aujourd’hui 

artisanale. Yves Jégo, secrétaire d'État à  l'outremer, en visite à Mayotte 

le  mois  de  mars  2008,  nous  éclaire  dans  son  discours  les  enjeux  de 

l’archipel des Comores pour  la France et ce qui conduit  la France à être 

présente  dans  le  sud  de  l'Océan  indien.  «  La  conquête  des  espaces 

océaniques ne  fait que commencer.   Ainsi,  les débats passionnés sur  le 

programme d'extension des  limites du plateau continental (EXTRAPLAC) 

suscitent espoirs pour les uns, craintes pour les autres. Par leur intensité, 

ils témoignent de  la compétition qui s'exerce désormais sur  les espaces 

maritimes… Les « champs marins », au‐delà de l'exploitation off shore du 

pétrole, du gaz et des granulats, et demain sans doute des nodules poly 

métalliques, permettent  l'accès à des  sources d'énergies  renouvelables 

très prometteuses  ‐ éneC2_0 j
/C2_0 1 Tf
0 Tc 0.828 0 Td
<0003003>Tj
/TT1 1 Tf
0.0002 [(de)11(s)]TJ
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conquête  des  espaces  océaniques.  Qu’est  ce  qui  différencie  cette 

conquête des espaces océaniques de  la colonisation ? Hier c’étaient  les 

produits tropicaux qui étaient recherchés, les potentialités économiques 

des sols, des sous sols, et 整
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schémas  viables  et  conciliants  les  aspects  économique,  social  et 
environnemental, le rapport de force entre les grandes puissances et les 
Etats  en  développement  soit  s’arrêter  car,  les  écarts  ne  cessent  de 
creuser  de  telle  sorte  que des  incertitudes  planent  encore  aujourd’hui 
sur un développement durable. A cet effet, les Comores��
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Lors  de  la  trente  et 
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classique de la 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_de_Vienne_sur_le_droit_des_trait%C3%A9s
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une règle de droit interne. Il se contente de la rendre inefficace 

lorsqu'elle produit des effets sur le plan international ».  

Du  point  de  vue  des  institutions  internationales,  et  d’une  manière 

constante,  nous  constatons  que  la  Haute  instance  juridictionnelle 

française fait une interprétation mauvaise et restrictive  de la conception 

du droit des peuples à disposer d’eux‐mêmes. La France use de son droit 

interne  et  refuse  de  se  conformer  aux  règles  du  droit  public 

international.    C’est  pour  cela,  que  certains  militants  de  la  cause 

nationale  comorienne  n’accordent  plus  de  confiance  à  l’ONU.  Car  à 

part  les recommandations,  les résolutions de  l’ONU sur  le problème de 

Mayotte  n’ont  jamais  sanctionné  la  France.  Elles  restent  comme  le  dit 

André Oraison des actes ayants seulement une force morale, et non des 

décisions pourvues de force obligatoire.  

Par  ailleurs    depuis  1995  à  aujourd’hui,  les  gouvernements  comoriens 

ont retiré  la question de  l’île comorienne de Mayotte de  l’ordre du  jour 

de  l’Assemblée  générale  de  l’ONU  sans  qu’elle  ait  été  traitée.    Elle  est 

reportée d’année en année à  la  session annuelle ordinaire  suivante de 

l’organe plénier. Or l’organe plénier n’a cependant en la matière que des 

pouvoirs  limités.  Ce  renoncement,  s’agit‐il  d’une  perte  d’espoir  sur  le 

retour  de  Mayotte  dans  son  giron  naturel  ou  d’un  chantage 

diplomatique ?  Comment  peut‐on  comprendre  le  silence  de  l’ONU  sur 

l’établissement d’une frontière entre Mayotte et le reste de l’archipel par 

le biais de ce dramatique visa Balladur ? Depuis son instauration on peut 

compter  plus  de  vingt  mille  Comoriens  expulsés  à  Mayotte,  comme 

« immigrés  clandestins ».  Des  centaines  et  des  milliers  de  Comoriens 
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essayent  de  contourner  les  tracasseries  administratives  pour  entrer 

« clandestinement »,  à  Mayotte  à  bord  de  japawas  (petites 

embarcations de pêche). Ils cherchent soit à  rejoindre leurs familles, soit 

à trouver du travail soit encore à se faire soigner. Le rapport national sur 

la prévention des risques parle de deux cents morts par an, en moyenne. 

Depuis  l’établissement  du  visa  de  Mayotte  en  1994  à  aujourd’hui  on 

peut compter   2 800 à 3 000 morts. Un vrai désastre humanitaire. Mais 

comment l’ONU peut‐elle rester sans agir sur cette double violation et ce 

massacre ? Les Comores sont parmi les 105 pays membres de l’ONU qui 

ne  paient  pas    leur  quotte  part.  Elles  sont  aussi  parmi  les  13  pays 

sanctionnés.  Maintenant,  reste  à  savoir  comment  sont  appliquées  les 

sanctions et  jusqu’où vont  les sanctions onusiennes ? Le non résolution 

de  la question de Mayotte à  l’ONU en est‐il  le prix du mauvais payeur ? 

Je ne suis pas loin d’imaginer que L’ONU devient une organisation à deux 

vitesses,  ou  une  entreprise  de  prestation  de  services  qui  agit  selon  la 

tête du client.   

    ‐ L’IMPUISSANCE DE L’UNION AFRICAINE 

Le  présent  système  électoral  complexe  de  l’Union  des  Comores  a  été 

négocié  en  2001  par  l’Organisation  de  l’unité  africaine  (OUA),  après  la 

sécession d’Anjouan en 1997.  13Ce système d’autonomie des  îles, confie 

à tour de rôle  la présidence de  l’Union. Actuellement c’est Anjouan qui 

assure  la  présidence.  Mais  ce  système  n’a  pas  amené  la  stabilité  pour 

autant.  D’autres  conflits  surgissent  sur  la  répartition  des  compétences 

entre l’Union et les îles et ce depuis l’adoption des nouvelles institutions. 
                                                           
13 Ibid., p254 
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Malgré  les  efforts  déployés  par  la  communauté  internationale  et 

notamment  l’Union  aux  Comores,  les  efforts  sont  voués  à  l’échec.  La 

nouvelle architecture institutionnelle n’a pas pu inverser la tendance car 

elle    est  trop  coûteuse  et  très  difficile  à  mettre  en  œuvre.  La  crise 

devient de plus en plus profonde. Malgré  le  rôle  important à  jouer en 

négociation, en médiation et en conciliation, cette institution ne connaît 

guère  plus  de  succès  dans  ses  tentatives  de  médiation  et  perd  de  sa 

crédibilité aux yeux de la population comorienne. Les dernières élections 

des  présidents  des  îles  en  juin  2007,  ont  déclenché  des  nouvelles 

hostilités entre Anjouan et  le pouvoir fédéral. La médiation assurée par 

l’Union Africaine a montré ses  limites. On parle même de  l’échec de  la 

communauté  internationale,  en  particulier  l’Union  Africaine  car  les 

autorités anjouanaises restent toujours sur la même position. Comment 

peut‐on expliquer ces échecs répétés de médiation et de négociation? Si 

l’Union Africaine ne parvient pas à résoudre cette crise, dans un État de 

moins de 700 000 habitants, c’est tout simplement parce qu’elle a sous‐

estimé  ce  conflit  et  n’a  pas  vraiment  utilisé  les  moyens  nécessaires  et 

adéquats  pour  y  parvenir.  Et  ces  échecs  de  médiation  peuvent 

s’expliquer par une incapacité des médiateurs tout simplement si non de 

la mauvaise  fois des petits malins qui cherchaient à  faire durer  la crise 

parce que ça leur rapporter beaucoup de sous. 

  L’Union   Africaine a  laissé comprendre, qu’elle pourrait abandonner  le 

problème  des  Comores  sous  prétexte  que  les  Comoriens  ne  sont  pas 

cohérents,  et  que  cette  crise    coûte  cher.  Mais  avant  de  rejeter  toute 

responsabilité sur  les Comoriens ne serait‐il 獵爀楩瓩
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de L’Union Africaine de penser à revoir les institutions en place dont elle 

est  le principal promoteur ? Non seulement  leurs nouvelles  institutions 

ne résolvent pas la crise  mais elles nourrissent des conflits qui peuvent 

devenir  inévitable. A en croire  les autorités anjouanaises, cette crise est 

appelée à durer très longtemps car on ne met pas réellement les moyens 

pour  l’arrêter. « L'UA avait envisagé puis  abandonner  l'idée d'organiser 

elle‐même  une  intervention  militaire  pour  déloger  Mohamed  Bacar. 

L'organisation ne voulait pas prendre l'initiative de déclencher un conflit 

dans  une  île  qui,  jusque‐là,  était  certes  en  crise  mais  pas  en  guerre ». 

Après  tant d’hésitations  l’Union africaine a  fini par soutenir  la décision 

de  l’Union des Comores pour  l’intervention militaire. Cette  intervention 

a eu lieu le 25 mars 2008. Très médiatisée, cette opération  militaire est 

une première pour  � �guerre
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  ‐L’AMBIVALENCE DE LA FRANCE  

Depuis  le  déclanchement  de  la  sécession  d’Anjouan,  la  France  est 

stigmatisée  comme  le  principal  soutien  des  séparatistes  anjouanais.  « 

Nous  confirmons  la  disponibilité  de  la  France  à  fournir  un  appui  aux 

troupes  tanzaniennes  et  sénégalaises  pour  leur  transport  jusqu’aux 

Comores, c’est‐à‐dire 
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 Après le succès des manifestations à Moroni, Mayotte, la Réunion, Paris, 

Marseille et Nice, les Comoriens de France soutenus par « Le PCF, La LCR, 

LES VERTS, Le collectif anticolonial, le cercle Frantz fanon, la Plate‐forme 
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ce  fait,  l’asile  politique  de  Mohamed  Bacar  et  ses  militaires  peut 

représenter  une  menace  pour  la  stabilité  de  l’Union  des  Comores  une 

fois établie. Pour cela la France a encore une lourde responsabilité pour 

l’avenir  de  ce  pays.  Si  la  France  protège  aujourd’hui  Mohamed  Bacar 

parce qu’il est en danger, elle doit aussi l’empêcher de ne pas  mettre en 

danger  la population comorienne par une éventuelle tentative de coup 

d’État.   

    ‐  LES  ACTEURS NATIONAUX  FACE A LA CRISE    

LES PARTIS POLITIQUES ET LA SOCIETE CIVILE 
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Comme  nous  l’avons  déjà  souligné  dans  les  chapitres  précédents,    les 

positions prises par certains partis politiques de  l’opposition au  régime 

Taki furent   plus étonnantes. Ils ne se souciaient pas   des conséquences 

graves  que  peuvent  engendrer  ce  nouveau  conflit.  Pour  déstabiliser  le 

pouvoir  en  place  ces  partis  n’ont  pas  hésité  à  aider  les  séparatistes 

anjouanais  à  défier  l’Etat  sous  toutes  ses  formes.  A  Anjouan  tous  les 

symboles de l’Etat seront bannis et remplacés par de nouveaux portant l’ 

«Etat d’Anjouan». « 
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comorien est en effet un problème dont la solution dépend de la liaison 

entre sa géopolitique interne et de sa géopolitique externe. 

 

               c)La présence de la France dans l’océan Indien:  

  La France, pays riverain de l’océan Indien et lié à la République de 
Djibouti par des accords de défense, doit avoir une stratégie conforme à 
ses intérêts, à ses engagements, à son rôle de puissance européenne et à 
sa tradition de nation ouverte à toutes les formes de coopération pour le 
développement dans la paix et dans la sécurité. 

 �
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Djibouti et ses problèmes 

La France a renouvelé récemment  les accords de défense qui  la  lie à  la 
République de Djibouti et doit aider ce pays à se défendre contre toute 
agression extérieure. 

Les affrontements sous fond de 
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‐ l’Ethiopie, pays de 45 millions d’habitants, est menacé de perdre Assab, 
son  véritable  port  sur  la  mer  Rouge,  si  le  référendum  prévu  donne 
l’indépendance  à  l’Erythrée.  Coupée  de  la  mer,  l’Ethiopie  cherchera  à 
acquérir  à  Djibouti  une  position  prééminente  tout  en  cherchant  à 
apaiser  les  Issas  qui  contrôlent  le  pays  traversé  par  le  chemin  de  fer 
Djibouti ‐ Addis‐Abeba. Les Afars d’Ethiopie, armés par le gouvernement 
de  Mengistu  pour  tenter  d’arrêter  l’offensive  érythréenne  vers  Assab, 
lors des derniers jours du précédent régime éthiopien, peuvent chercher 
à aider leurs frères de Djibouti à acquérir une meilleure participation du 
gouvernement  de  cet  Etat.  Il  est  tentant  pour  l’Ethiopie  de  les  utiliser 
pour  ses  visées  sur  Djibouti.  L’Etat  de  décomposition  de  la  Somalie 
assurerait à Addis‐Abeba une tranquillité relative sur ses frontières, tout 
en  tuant  dans  l’œuf  le  projet  de 
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‐ Les Detroit de Malacca; 

‐ le "Great Channel" entre les îles Nicobar et Sumatra ; 

‐ le "One and Half 
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ressources 
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La  France  a  donné  l’exemple  dans  ces  domaines  en  fournissant  à  la 
Communauté  économique  Européenne  (CEE)  et  à  la  Commission  de 
l’océan Indien (COI) un expert, qui est le commandant de la Marine à la 
Réunion, pour toutes les zones économiques de la COI. 

 Cet  expert  est  chargé  de  proposer  un  programme  régional  pour  la 
sécurité  en  mer  et  pour  toutes  les  affaires  concernant  les  pollutions 
marines. un��C O I 1 7 _ 0  1  T f 
 o � ���
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La France, puissance riveraine, contribue par sa présence à la 
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  DEUXIME  PARTIE.    PROTECTION  DE  L'ENVIRONNEMENT  MARIN  ET 
SECURITE DE LA NAVIGATION MARITIME AUX COMORES  
 
Chapitre 1. Le dispositif juridique pour la protection du milieu marin 
 
Les  dispositions  de  la 
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actions  de  reboisement  de  nettoyage  et  de  sensibilisation  de  la 
population ont été organisées au sein des communautés. Ce mouvement 
a  significativement  contribué  a  la  prise  de  conscience  collective  des 
enjeux  de  l’environnement.  Un  plan  d’action  environnemental,  ainsi 
qu’un  cadre  juridique  pour  sa  mise  en  application,  la  loi‐cadre  sur 
l’environnement,  ont  été  adopté  en  1994.  La  même  année,  lors  d’une 
retraite de réflexion sur l’environnement humain durable organisée avec 
l’appui de PNUD, l’Union de Comores ancien RFIC adoptait sa déclaration 
sur  le  développement  durable.  On  y  reconnait  les  principes  suivant 
concernant  le caractère essentiel de  la participation des communautés 
au  développement  du  pays  et  la  nature  fondamental  du  lien  entre  le 
développement durable et la saine gestion naturelles. L’élaboration de la 
stratégie de priorité nationale clairement énoncées dans les orientations 
du pays pour un  畮   l a 
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toute perspective de développement éco‐touristique. Le lien très 
étroit  entre  la  communauté  majoritairement  rurale  et  les 
ressources  entraîne  un  impact  d’autant  plus  direct  des 
changements  de  part  et  d’autre.  En  effet,  l’accroissement 
démographique  entraîne  directement  une  augmentation  de 
pression sur les ressources naturelles dont la population dépend 
quotidiennement pour se  loger, s’alimenter et pour exercer des 
activités  rémunératrices.  En  outre,  une  raréfaction,  une 
disparition  ou  une  diminution  de  la  qualité  d’une  ressource 
affectera directement ses utilisateurs. 

 
• Les causes globales sous‐jacentes de la perte de biodiversité aux 

Comores.  On  assiste  au  cours  des  dernières  années  à  une 
accélération  de  la  dégradation  globale  de  l’environnement, 
laquelle  entraîne  une  érosion  des  éléments  constitutifs  de  la 
diversité biologique. Le décalage entre le nouveau contexte créé 
par la croissance démographique et l’inertie dans l’évolution des 
modes  de  gestion,  ainsi  que  l’intense  pression  démographique 
qui se rapproche de  la  limite de  la capacité de support des  îles, 
constituent  les  menaces  sous‐jacentes  fondamentales  pour  la 
diversité biologique du pays.  

 
          Tout  l’espace  cultivable  est  déjà  occupé  et  la  seule  extension 
possible  de  l’agriculture  ne  peut  se  faire  qu’au  détriment  des  espaces 
forestiers  restants.  L’accroissement  des  besoins  de  la  population  rend 
inadéquats  les  modes  d’exploitation  traditionnels  des  ressources, 
antérieurement  durables  dans  un  contexte  de  faible  densité 
démographique. Par exemple, la gestion traditionnelle de  la fertilité des 
sols par  la mise en  jachère périodique des parcelles cultivées n’est plus 
réalisable  dans  un  contexte  où  la  terre  devient  rare  (moyenne  de  0,5 
hectare  de  terre  cultivable  par  famille).  Certains  modes  d’exploitation 
traditionnels  non  durables  persistent  à  l’heure  actuelle  comme 
l’agriculture  itinérante  sur  brûlis.  Cette  pratique  est  la  cause  d’une 
déforestation  incontrôlée  qui  entraîne  une 
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terrigènes  au  niveau  de  la  zone  côtière,  occasionnant  des  impacts 
négatifs  sur  les  coraux  ainsi  que  sur  les 
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• qu’il  accepte  d’encourager  un  développement  qui  utilise  les 
ressources de façon durable; 

• qu’il accepte de  reconnaître  la souveraineté de chaque nation sur  la 
biodiversité de son territoire. 
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Quelques principes ont orienté l’élaboration de la stratégie. Certains ont 
été proclamés dans  la déclaration nationale du développement durable 
et dans la politique et la stratégie nationale pour l’environnement. Ils se 
dégagent des études environnementales et émergent. 
∗ Quoique  d’importantes  responsabilités  incombent  à  l’État,  la 

reconnaissance  de  la  prépondérance  de  la  gestion  active  par  les 
communautés et les autres utilisateurs des ressources est primordiale 
et critique pour assurer  la conservation de  la diversité biologique et 
l’utilisation durable de ses éléments. 

∗ Application  du  principe  de  précaution:  Devant  l’urgence  de  réaliser 
des  actions  concrètes  pour  la  conservation,  le  manque  de 
connaissances  sur  un  écosystème  ou  sur  des  ressources  biologiques 
ne doit pas empêcher ni retarder la décision de les protéger ou de les 
gérer de façon prudente. 

∗ Les  îles  des  Comores  sont  densément  peuplées  (moyenne  de  300 
habitants/km2).  L’occupation  humaine  extensive  réduit  l’applicabilité 
du  principe  de  création  de  réserve  et  il  importe  surtout  de  gérer 
l’accès aux ressources plutôt que l’interdire. 

∗ Il  est  essentiel  de  privilégier  « une  approche  axée  davantage  sur  la 
prise  en  considération  des  écosystèmes,  i.e.  les  composantes 
biotiques  et  abiotiques  d’un  milieu  de  même  que  les  interférences 
humaines,  plutôt  que  d’axer  la  connaissance  et  la  gestion  sur  une 
seule espèce ou une seule ressource à la fois ». La diversité biologique 
doit être conservée de façon prioritaire. 

∗ La  possession  d’une  ressource,  sinon  la  reconnaissance  du  droit  de 
jouissance d’une ressource, sont les facteurs les plus déterminants de 
la durabilité de  son utilisation. La présence actuelle des populations 
dans  les  écosystèmes  naturels  correspond  à  une  occupation  plutôt 
qu’à une appropriation de ces espaces, du fait de l’ambiguïté actuelle 
de la situation 



69 
 

connaissances 
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OBJECTIFS ET MESURES LIÉS A CE POINT: 

 
Objectif a 
Assurer  la  protection  des  droits  de  «propriété  intellectuelle »  de  la 
population sur les connaissances relatives à l’utilisation des éléments de 
la diversité biologique. 

 
Mesures 

•Valoriser les utilisations de la diversité biologique aux Comores  
•Assurer  le  respect  des  droits  de  « propriété  intellectuelle »  de  la 

population  sur  les  connaissances  relatives  à  l’utilisation  des 
éléments de la diversité biologique 

 
Objectif b 
Assurer  que  la  conservation  de  la  diversité  biologique  apporte  des 
bénéfices aux communautés locales. 
 
Mesures 

 Développer  des  mécanismes  permettant  le  partage  des  bénéfices 
résultant de la conservation de la diversité biologique 

 
Objectif c 
Affirmer  la  souveraineté  de  l’État  sur  les  ressources  du  pays  dans 
l’éventualité  où  des  accords  commerciaux  internationaux  sont  établis 
concernant  l’exploitation  d’éléments  de  la  diversité  biologique  par  des 
sociétés étrangères. 

Mesures 

Assurer  le respect de  la souveraineté de  l’État sur  les éléments de  la 
diversité  biologique  dans  l’éventualité  où  des  accords  commerciaux 
internationaux  sont  établis  pour  l’exploitation  d’éléments  de  la 
diversité biologique par des sociétés étrangères. 
 
• Protection des ressources marines. 
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 Tout  Etat  est  tenu  d’édicter  des  règles  visant  à  éviter  la  pollution  des 
mers par les 
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constituant un moyen d’existence essentiel pour les intéressés ; à l’attrait 
touristique de la région considérée ; à la santé des populations riveraines 
et au bien‐être扔樊⽔吱‱⁔昊ⴰ⸴㜰呪ਯ呔㐱㘠呤਼〰〳㹔樊䕔䵃 ㄠㄠㄠ据ਸ牳污  
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sous‐régionaux relatifs a la protection du milieu marin, ou d’adopter des 
protocoles additionnels a la convention.19

1‐ le concept de mer régional le concept de mer régionales participe 
de  l’approche  du  programme  des  nations  unies  pour 
l’environnement(PNUE) organe subsidiaire de l’ONU crée lors de la 
conférence  des  nations  unies  sur  l’environnement  (16juin  1972) 
dont le siège est a Nairobi (Kenya). 

L’action  du  PNUE  est  fondée  sur  une  approche  générale  selon 
laquelle,  pour  appréhender  les  cause  et  les  conséquences  de  la 
dégradation  de  l’environnement,  il  faut  utiliser  un  cadre  juridique 
global, mais pour un écosystème particulier : il n’ya pas une mer mais 
des mers dont les caractéristiques impliquent une étude séparée. Les 
océans  constituent  le  domaine  prioritaire  des  captivités  à 
entreprendre a cet égard et, des  le début,  il a été décidé d’adopter 
une approche régionale pour traiter de la lutte contre la pollution du 
milieu marin et de la gestion des ressources marines et côtières. 
Le  PNUE  a  adopte  une  démarche  globale  et  régionale  (appliquée  a 
chaque  mer, a��
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et  entre  en  vigueur  30  mai  1996  est  un  instrument  de  création 
d’aires protégées et de protection de la biodiversité du 
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La  lutte  contre  les  pollutions  affectant  le  milieu  marin  浡物渀
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que cette définition donne un large éventail de tous les domaines, car les 
activités maritimes ne sont plus  les seules à être mises en  relief par  la 
question de la pollution. On voit donc le souci accru de la Convention de 
prendre en considération la dimension environnementale au grand plan 
des préoccupations des Etats à travers leur domaine maritime. 
 
 Il faut souligner que toutes les conventions précédentes ne traitaient le 
problème de pollution que d’une manière sectorielle et un type spécial 
de pollution, c’est le cas de la Convention de 1972. 
 
 Cette  Convention  n’évoquait  pas  les  problèmes  de  rejets  provenant 
directement  ou  indirectement  de  l’exploration,  de  l’exploitation  et  du 
traitement  en  mer  des  ressources  minérales  provenant  du  fond  des 
mers.  A  cela  s’ajoute,  le  fait  que  les  traités  antérieurs  à  la  CMB  se 
préoccupaient d’un type de pollution en particulier, mais encore comme 
dans  l’exemple  précité,  leurs  champs  d’application  étaient  limités. 
Aujourd’hui,  la  CMB  joue  un  rôle  déterminant  pour  la  protection  de 
l’environnement car elle fixe les mesures générales à respecter et définit 
les obligations, rôles et compétences de chacun des Etats parties. 
 
Conclusion:  Depuis  l’adoption  en  1993  de  la  Politique  Nationale  de 
l’Environnement aux Comores, dont le principe de base est l’intégration 
de  l’aspect  environnemental  dans  le  développement  économique  et 
social  des  Comores,  la  prise  de  conscience  de  la  question 
environnementale suscite autant d’intérêt et fait partie des priorités du 
pays dans les actions du développement socio‐économique. 

dans ��socioSonomiuri1s
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Dans  le   cadre de  la COI, une convention sur  la sécurité régionale a été 
signée a Antananarivo en 2006 prévoyant les échanges des informations 
entre  les états membres ainsi que  la  tenue d’une réunion annuelle des 
responsable  nationaux  de  la  sécurité  et  sert  de  cadre  juridique  pour 
persuader les risque de menaces. Toutefois au vu des intérêts multiples, 
les puissances extérieures mais implique dans la région. 
 En  réalité  il  n’existe  pas  encore  dans  la  législation  nationale  un  cadre 
réglementaire pour la sécurité maritime aux Comores. 
Les axes prioritaires qui nécessitent un égard particulier, notamment  la 
lutte contre le terrorisme en mer, et le contrôle des pêches illégales sont 
l’apanage des puissances présentes dans  la région et a moindre mesure 
la  COI.  Or  on  ne  peut  aucune  fois  onaxes湥嵔䨊⽃㉟〲㈨椩ⴲ㐨猩嵔䨊⽃㉟で⡲ㄠㄠ呦ਭ㕴㍨⤠呤ਨ潮⥔樊⽃㉟〠攀
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et la dimension dramatique des situations de prises d'otages et de 
tentatives de sauvetage. 

Les  pays  de  l'océan  Indien  et  de  l'Union  européenne  ont  adopté  à 
Maurice,  une  stratégie  régionale  de  lutte  contre  la  piraterie. 
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Toutefois  ce  texte  était  insuffisant  car  les  navires  pirates  avaient 
tendance à se  réfugier dans  les eaux  territoriales d'Etats n'ayant pas  la 
capacité  de  les  y  intercepter,  offrant  là  une  impunité  de  fait.  Il  a  donc 
fallu renforcer le texte sur les plans universels et régional. 

Sur le plan universel : 

Devant la recrudescence des actes de piraterie au large de la Somalie, le 
Conseil de Sécurité des Nations Unies  (CSNU) a décidé, en accord avec 
les  autorités  somaliennes,  de  compléter  ces  dispositions.  La  résolution 
1816  du  CSNU  adoptée  le  2  juin  2008  permet  désormais  aux  navires 
militaires  des  Etats  coopérant  avec  la  Somalie  de  poursuivre  dans  ses 
eaux  territoriales  les  navires  suspectés  de  piraterie  et  d'utiliser  tous 
moyens  nécessaires  pour 
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nationalité  du  navire  ou  des  victimes  »  quand  les  auteurs  sont 
appréhendés par des militaires ou fonctionnaires français. 

Cependant  la question de savoir quel est  le dispositif  légal national qui 
permette  les  poursuites  et  le  jugement  des  pirates  sans  générer  de 
conflits de lois applicables avec d'autres Etats reste entièrement posée... 

Sur le plan régional: 

A  l'initiative  des  Comores  ,  des  négociations  régional  «  en  vue  de 
prévenir,  décourager  et  éliminer  la  piraterie  »  ont  été  menées  et  ont 
débouché,  lors de  la réunion régionale de  l'OMI à Djibouti  le 28 février 
2009, sur l'adoption d'un « code de conduite » liant 20 Etats affectés par 
la  piraterie  somalienne  :  Afrique  du  Sud,  Arabie  saoudite,  Comores, 
Djibouti,  Egypte,  Erythrée,  Ethiopie,  France,  Jordanie,  Kenya, 
Madagascar,  Maldives,  Maurice,  Mozambique,  Oman,  Seychelles, 
Somalie,
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        b)  Les  Comores  face  à  l'avènement  du  code  de  conduite  de 
Djibouti 
 
 
L’Union  des  Comores  à  profondément  préoccupé  par  les  délits  de 
piraterie et  les  vols  a  main  armé  a  l’encontre  des  navires  dans  l’océan 
indien et  le Golf d’Aden et par  les graves dangers pour    la sécurité et  la 
sureté  des  personnes  et  des  navires  en  mer  et  pour  la  protection  du 
milieu marin qui résultent de tels actes. 
Le Comores ont  jugé utile d’adopter  le code de conduite de Djibouti en 
référence a la conférence de lutte cotre la piraterie car nous savons bien 
que  La  communauté 
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− salue  le  rôle crucial de  la coopération  internationale aux niveaux 
mondial,  régional,  sous‐régional  et  bilatéral  dans  le  lutte  contre 
les  menaces  à  la  sécurité  maritime,  conformément  au  droit 
international,  y  compris  les  actes  de  piraterie,  les  vols  à  main 
armée  en  mer,  le  trafic  illicite  et  les  actes  de  terrorisme  dirigés 
contre  les  transports  maritimes,  les  installations  au  large  et 
d'autres intérêt maritime, grâce à des instruments et mécanismes 
bilatéraux  et  multilatéraux  visant  à  contrôler  et  prévenir  ces 
menaces  et  à   à 
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‐ se  félicite de  la diminution  importante du nombre d'attaques par des 
pirates  et  des  voleurs  à  main  armée  dans  la  région  de  l'Asie  grâce  au 
renforcement  de  l'action  nationale,  bilatérale  et  trilatérale  et  aux 
mécanismes  de  coopération  régionale  et  invite  d'autres  États  à 
s'employer d'urgence à adopter, conclure et exécuter au  niveau régional 
des accords de coopération relatifs à la lutte contre les actes de 
Piraterie et les vols à main armée visant des navires; 
‐ se déclare gravement préoccupée par le problème de la recrudescence 
des  actes  de  piraterie  et  des  vols  à  main  armée  commis  en  mer, 
notamment au large des côtes de la Somalie, exprime en particulier son 
inquiétude  devant  le  récent  détournement  de  navires  et  appuie  les 
efforts  consentis  depuis  peu  pour  régler  ce  problème  aux  niveaux 
mondial  et  régional,  et  prend  acte  également  des  résolutions  1816 
(2008) du 2  juin 2008 et 1838  (2008) du 7 octobre 2008 du Conseil de 
sécurité de  l'ONU, notant que  l'autorisation donnée dans  la  résolution 
1816 (2008) et les dispositions de la résolution 1838 (2008) s'appliquent 
à  la seule situation en Somalie et n'affectent 
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RAPPELANT  que  l'Assemblée  de  l'OMI,  à  sa  vingt‐deuxième  session 
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SALUANT  les  initiatives que  l'OMI,  l'Office des Nations Unies contre    la 
drogue  et  le  crime,  le  Programme  des  Nations 
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b) tout acte de participation volontaire à l'utilisation d'un navire ou d'un 
aéronef, lorsque son auteur a connaissance de faits dont il découle que 
ce navire ou aéronef est un navire ou aéronef pirate; 
c) tout acte ayant pour but d'inciter à commettre les actes définis aux 
alinéas a) ou b), ou commis dans l'intention de les faciliter. 
2. On entend par "vols à main armée à l'encontre des navires" l'un 
quelconque des actes 
Suivants : 
a) acte illicite de violence ou de détention ou toute déprédation, ou 
menace de déprédation, autre qu'un acte de piraterie, commis à des fins 
privées contre un navire, ou contre des personnes des��un / �0
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2. Les participants entendent que le présent Code de conduite s'applique 
en cas de piraterie et de vols à main armée dans l'océan Indien 
occidental et le golfe d'Aden. 

Mesures de protection des navires 
Les participants entendent encourager les États, les propriétaires de 
navires et les exploitants de navires, selon qu'il conviendra, à prendre 
des mesures de protection contre les actes de piraterie et les vols à main 
armée à l'encontre des navires, en tenant compte des normes et 
pratiques internationales pertinentes et, en particulier, des 
recommandations1, 2 adoptées par l'OMI.  

Les 
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5.  Toute  poursuite  d'un  navire,  lorsqu'il  y  a  de  sérieuses  raisons  de 
soupçonner que ce navire commet un acte de piraterie, qui est menée 
dans la
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3. Les participants entendent que leurs points de contact et centres 
respectifs (désignés conformément à l'article 8) communiquent dans les 
plus brefs délais les alertes, les notifications et les renseignements liés 
aux vols à main armée à l'encontre des navires aux autres participants 
Et aux parties intéressées. 

Mesures en tout état de cause 
1. Les participants entendent que toute mesure prise conformément au 
présent  Code  de  conduite  soit  menée  par  des  agents  de  la  force 
publique ou d'autres personnes habilitées depuis des navires de guerre 
ou  aéronefs  militaires,  ou  depuis  d'autres  navires  ou  aéronefs  qui 
portent  des  marques  extérieures  indiquant  clairement  qu'ils  sont 
affectés à un service public et qu'ils sont autorisés à cet effet. 
    
2. Les participants reconnaissent que plusieurs États, y compris l'État du 
pavillon,  l'État  d'origine  supposé  des  auteurs  du  délit,  l'État  dont  les 
personnes  à  bord  sont  ressortissants  et  'État  du  propriétaire  de  la 
cargaison,  peuvent  avoir  des  intérêts  légitimes  dans  des  cas  découlant 
Des articles 4
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de  RIO  sur  l'environnement  et  le  développement  en  1992  et  la 
conférence sur  le développement durable de JOHANNESBURG en 2002, 
la réalité reste décevante à bien des égards car au‐delà des déclarations 
diplomatiques  l'environnement  n'a  pas  encore  trouver  la  place  qu'elle 
mérite  face  au  développement  économique  qui  justifie  encore  les 
éteintes à l'environnement. 
 
 
TROISIEME PARTIE. L'EXPLOITATION DES RESSOURCES MARITIMES AUX 
COMORES. 
 
       Chapitre  1.  Le  contexte  actuel  de  l'exploitation  des  ressources 
halieutiques aux Comores. 
 
Les  lois  en  ce  qui  concerne  l’exploitation  des  ressources  surtout 
halieutiques Interviennent dans un cadre multilatérale. Car aucune loi, ni 
règlementation  ne  prévoit  de  mesure  de  gestion  pour  éviter  une 
surexploitation des ressources aux Comores Alors que la règlementation 
les  protège  indirectement  puisque  la  Loi‐cadre  sur  l’environnement 
intégrant la protection des récifs coralliens et la désignation de réserves 
de pêche au sein du parc Marin de Mohéli protège encore  les poissons 
côtiers,  à  Mohéli  de  la  surexploitation  et  de  la  destruction  de  leur 
habitat. Des associations villageoises veillent à ce que  l’on n’utilise plus 
de dynamite  comme  technique de pêche dans  leur  région grâce à des 
campagnes de sensibilisation. 
 
Mais  le  problème  le  plus  important  est  celui  de  l’exploitation  des 
ressources biologiques du fait que ce sont des ressources renouvelables, 
à condition que l’exploitation soit rationnelle et que le principe soit basé 
sur la capture du surplus sans autant porter atteinte à la reproduction et 
au  renouvellement  du  stock.  «Que  cette  activité  se  prête  bien  à  une 
coopération internationale ayant pour objet la régularisation des prises». 
 
L’autre  �

sur�@� prises».�
sur
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Concentration de Poisson (DCP) tout le long des cotes. Ceci a permis une 
augmentation  considérable  de  prises  qui  sont  passées  de  8000tonnes  
par an en 1989 à 14000tonnes par an en 1996. 
 
La  pêche  revêt  une  importance  particulière  dans  le  processus  de 
développement du pays compte  tenu de son  impact socio‐économique 
au niveau de la création de nouveaux emplois et surtout de la fourniture 
de  populations  en  poissons  frais.  Elle  constitue  un  secteur  vital  sur 
lequel le pays compte pour satisfaire la demande croissante en protéines 
animales,  pour  compenser  le  déficit  chronique  de  la  balance 
commerciale et surtout relacer l'économie nationale. 
Les techniques employées par  les pêcheurs sont: la palangrotte,  la ligne 
de traine, la ligne pour les petits pélagiques, le filet, le fusille, le casier, la 
senne  et  l'épervier.  D'autre  méthode  de  pêches  destructives  sont 
employées  malgré  l'introduction  par  la  loi.  Il  s'agit  de  la  pêche  a  la 
dynamite et de la pêche à l'ourouva (tephrosia). 
La  pêche  artisanale  comorienne  offre  un  potentiel  humain  susceptible 
d'augmenter  la  production  par  l'emploi  des  techniques  adaptées. 
Quelques 8000 pêcheurs se repartissent le long des cotes. 
 
L'exploitation  des  ressources  halieutiques  aux  Comores  est  destinée 
pour le moment à la consommation locale. Un système statistique de la 
pêche  permanent  depuis  1994  permet  d'avoir  des  données  fiables  sur 
l'exploitation  des  ressources  ainsi  que  sur  la  quantité  de  poissons 
consommée par an. 
 
Les zones d'exploitation de la ressource pour les pêchers comoriens sont 
principalement les suivants: 

− le  plateau  continental  autour  des  iles:  le  plateau  autour  de 
Grande  Comores  et  Anjouan  est  très  étroite  (maximum  2  miles 
nautiques).  Il  est  plus  large  autour  de  Mohéli  (jusqu'à  10  miles 
nautiques au sud). Cette zone est d'ailleurs la plus fréquentée par 
les  pêcheurs  de  Mohéli  et  d'autres  en  provenance  de  Grande 
Comores et Anjouan. Ce sont surtout les embarcations motorisées 
qui font des excursions vers Mohéli d'une durée de 2à3 jours. 

− La zone littorale: elle est fréquentée surtout par les embarcations 
traditionnelles, amis aussi par des pécheurs pratiquant la pêche à 
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L'aéroport  de  Hahaya,  construit  en  1972,  mesurant  3km  250  et  qui  a 
couté à l'Etat 7 milliards de FC. 
 • L'aéroport secondaire d'iconi, 
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dans l’actionnariat de l’industrie de la transformation, et en stimulant les 
exportations. L’objectif final est de faire évoluer  les COMORES du statut 
de  centre  de  transbordement  à  celui  de  centre  de  transformation 
principal  de  produits  de  la  pêche  de  l’océan  Indien  en  facilitant 
l’investissement et en augmentant la compétitivité. 
Ce  plan  repose  sur  plusieurs  prémisses.  La  croissance  du  segment 
industriel de la flotte et de l’industrie de la transformation permettra de 
favoriser  la  création  d’emplois.  En  outre,  le  gouvernement  espère  que 
l’accroissement  du  nombre  des  touristes  permettra  de  stimuler  la 
demande  de  poisson  frais  de  haute  valeur.  Il  espère  également 
augmenter la pénétration des produits de la pêche des Comores  sur les 
marchés de pays comme la Chine,  et d’autres marchés émergents de la 
région. L’objectif est de répondre à cette demande grâce à  la  flotte, en 
favorisant  les  investissements  locaux,  en  diversifiant  ses  captures,  en 
améliorant  les  méthodes  de  pêche  et,  d’une  manière  générale,  en 
augmentant sa capacité de pêche. Il est prévu de développer ces actions 
à travers un projet intégré de développement de la pêche. 
Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement entend adopter une série 
de  mesures.  L’une  de  celles‐ci  consistera  à  élaborer  une  stratégie  de 
communication   
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forte  demande  des  produits  de  pêche  au  niveau  du  marché    régional, 
national et international. 
‐  La  qualité  et  la  diversité  des  ressources  caractérisées  par  une 
disponibilité d’espèces à haute valeur commerciale  (thonidés, poissons 
récifaux, langoustes…). 
‐  Le  développement  limité  de  la  filière  bovine  et  caprine  par  l’exiguïté 
des surfaces utiles aux Comores (nécessité de produits de substitution). 
‐  L’existence  de  niches  de  haute  valeur  commerciales  inexploitées 
(céphalopodes, langoustes, crevettes…). 
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‐ Les barrières douanières élevées entre 
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coopération  internationale ayant pour objet  la régularisation des prises 
».  L’autre  problème  est  celui  de  la  localisation  de  ces  ressources;  elles 
sont pour  la plupart  localisée dans des eaux peu profondes; c’est à dire 
proche des Etats côtiers et dont  l’accessibilité ne pose aucun problème 
aux acteurs locaux qui pratiquent une pêche art3>T1iC2_0 1 Tf
0 Tc 0.764 0 Td
<00034.292>Tj
/Tc.309 0 Td
(dans)Tj
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problèmes  socio‐économiques  et  environnementaux  sont  dispersés 
entre  différentes  instituions  et  organisations.  La  création  des  Centre 
d’accès  aux  données  et  informations  ont  apporté  quelques  solutions 
d’intérêts régionaux, c’est le cas du réseau de Données et d’Informations 
Océanographiques  de  la  Commission  Océanographique 
Intergouvernementale (ODINCOI). 
L’accès et  l’utilisation des données et d’informations pour  la 
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          Section B. Gestion durable des 
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et  l’encadrement des exploitants  ;  le  contrôle des  conditions  sanitaires 
des  établissements  d’aquaculture  ;  l’assouplissement  des  conditions 
d’accès des promoteurs aux différents services, notamment  l’assistance 
technique et l’approvisionnement en alevins et en géniteurs.  
Dans  le cadre du Sommet Mondial sur  le Développement Durable, des 
actions  concrètes  ont  été  proposées  afin  d’exploiter  d’une  manière 
rationnelle  les  ressources.  Il  s’agit  en  effet  des  propositions  et  des 
indications  de  performances  au  niveau  de  chaque  Grand  Ecosystème 
Marin  (GEM).  Ci‐dessous  le  tableau  des  propositions  issues  de  la 
Réunion 
Internationale  Africaine  de  Dakar  2002  sur  la  gestion  durable  des 
pêcheries et des écosystèmes marins côtiers en Afrique. 
 
 
                         b) Gestion de la pêche aux Comores 
 
Les objectifs généraux de la politique de la pêche du gouvernement aux 
Comores sont «la Promotion du développement durable de  la pêche et 
l’optimisation des bénéfices du secteur de la pêche pour les générations 
présentes et futures». 
Cette  déclaration  de  politique  générale  se  traduit  par  les  objectifs 
particuliers suivants: 
‐ Promotion de  la conservation et de  la gestion des ressources marines 
pour assurer la viabilité à long terme de l’industrie. 
‐ Génération d’un niveau d’emploi maximal. 
‐ Maximisation des revenus de la pêche et des activités connexes. 
‐ Maximisation de  la contribution de  la pêche à  la balance des comptes 
courants. 
‐ Établissement de  liens étroits avec  les secteurs  liés à  l’économie de  la 
pêche. 
‐ Promotion de la sécurité en mer. 
‐  Maintien  du  rôle  central  du  port  de  Victoria  en  tant  que  point  de 
débarquement et de transbordement des thonidés de l’ouest de l’océan 
Indien. 
La  licence de pêche est obligatoire pour tous  les navires qui souhaitent 
exploiter  les  Ressources  halieutiques  dans  les  eaux  de  Comores,  à 
l’exception des navires de moins de 7 mètres de  long qui ne disposent 
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pas  de  systèmes  de  propulsion  mécanique  et  qui  n’exploitent  pas  de 
ressources vulnérables, comme l’holothurie. Les navires battant pavillon  
des Comores mais qui appartiennent à des armateurs étrangers doivent 
payer pour obtenir une licence. 
La pêche en dehors des eaux des Comores  est interdite aux navires des 
Comores. 
Toutefois,  la  SFA  a  la  possibilité  de  permettre  aux  navires  qui  le 
demandent de pêcher en dehors de  la ZEE, mais cette autorisation doit 
figurer  sur  la  licence. Cette autorisation peut être annulée  si  la SFA  se 
trouve dans l’impossibilité d’exercer son devoir de contrôle du pavillon. 
La  gestion  de  la  pêche  s’articule  principalement  autour  des  limitations 
d’accès  aux  Pêcheries  et  de  la  limitation  des  captures.  Une  série  de 
mesures  techniques  prévoit  par  ailleurs  certaines  fermetures 
temporaires.  Enfin,  les  fermetures  spatiales,  en  ce  compris  des  zones 
protégées,  complètent  la  série  des  instruments  utilisés  pour  la  gestion 
de la pêche. 
 
Les  principales  mesures  permettant  de  limiter  l’accès  aux  pêcheries 
sont: 
La pêche de poissons vivants pour l’exportation est interdite. 
La  capture  de  requins  au  filet  est  interdite  et  il  est  également  interdit 
d’ôter les ailerons des requins à bord de navires de plus de 24 mètres de 
long. L’utilisation de navires de ravitaillement est interdite dans les eaux 
des plateaux. 
Sur  le  plan  de  gestion  basé  sur  la  limitation湡癤ਜ਼⡤攩ㄵ⡳⥝告ਯ䌲弰‱⁔昊〠呣‱⸰㐀
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Les  zones  faisant  l’objet  de  restrictions  pour  les  navires  de  pêche 
étrangers,  ou  toutes  activités  halieutiques  à  moins  de  3  kilomètres  de 
l’isobathe de 200 mètres est interdite. 
 
Il  existe,  aux  Comores,  certains  incitants ����浯楮猀 acx0 1 Tf
0 Tc 4.983 0 T1-7 1 Tf
0 Tc <0003>Tj
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Les  licences :  défini  les  différents  catégories  de  licence  de  pêche,  les 
conditions des  licences et  les  taxes applicable aux navires des Comores 
ou étrangers. 
Dans le cadre du développement de la pêche, les autorités Comoriennes 
ont  encouragé  les  pêcheurs  à 
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L’INRAP mène des missions qui englobent  les domaines de  l’Agriculture, 
l’Elevage,  la  Forêt  et  les  Eaux.  Alors  que  le  CNDRS  est  chargé  de 
constituer,  conserver  et  diffuser  les  collectons  scientifiques  des 
patrimoines culturel et naturel des Comores, etc. 
Ce sont donc  les  institutions qui mènent des recherches halieutiques et 
océanographiques. 
 
La  création  de  ces  deux  institutions  apparaît  comme  un  instrument 
nécessaire  pour  pallier  les  insuffisances  en  matière  de  règlement.  Au 
niveau  régional,  la  préservation  des  ressources  halieutiques  de  l'océan 
par  une  amélioration  de  la  connaissance  de  ces  ressources  partagées, 
une  rationalisation  de  leur  gestion  et  un  effort  soutenu  porté  à  la 
conservation de  la biodiversité marine et  côtière a été  inscrite dans  le 
cadre de développement régional durable. Bien qu’il ne soit pas une loi, 
mais  sa  portée  sité

�� �mais��
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Rappelons qu’en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 119 
de  la  Convention  de  1995  exige  aux  Etats  que  les  informations 
scientifiques, les statistiques relatives aux captures et à l’effort de pêche 
et les autres données soient diffusées et mises à la disponibilité pour des 
échanges  régulières  par  l’intermédiaire  des  organismes  internationaux, 
régionaux compétents, etc. 
La connaissance scientifique sur les espèces est souvent limitée par des : 
 
Facteurs  liés  aux  caractéristiques  et  à  la  fluidité  des  ressources,  à  la 
qualité  insuffisante des données  sur  la pêche, aux  limites des modèles 
scientifiques et des moyens  financiers pour  la  recherche, à  la difficulté 
de  la recherche en haute mer, ainsi qu’aux  fluctuations des paramètres 
économiques. 
 
C’est  une  situation  bien  souvent  rencontrée  dans  les  Etats  surtout  en 
voie de 
Développement  où  les  manques  des  moyens  techniques  et  financiers 
pour  collecter  les  données  les  plus  fiables  font  souvent  défauts  et 
creusent  les écarts entre  la  qualité  de  la  recherche menée au Nord et 
celle du Sud. La gestion efficace et équilibrée prônée par les Conventions 
pourrait  avérer  incertaine  du  fait  que  les  informations  recueillies  sont 
attachées à des imprécisions. 
Au  terme  de  cette  partie,  il  apparaît  clairement  que  les  Comores 
souffrent  d’un  manque  de  législation  nationale  pour  accompagner  les 
efforts entrepris au niveau régional et  international. Bien que des plans 
d’action ont été mis en place en vue de rendre compatible  le processus 
de coordination des  institutions  locales et  les  lois  internationales sur  le 
droit de la mer. 
 
 
   Chapitre 2. Les accords de pêches signées par les Comores  
 
Quatre accords cadrent de pêche portant sur  les périodes 1988‐2013 et 
ont été négociés entre la CEE et le gouvernement. Ces accords donnent 
aux  pêcheurs  les  moyens  d’exploiter  les 
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au Gouvernement comorien le versement de 225 000 euros par an. Ceci 
a  permis  un  accroissement  considérable  des  prises  qui  sont  passées 
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Ainsi,  la conclusion d’accords de pêche constitue, entre autre, pour  les 
Comores une démarche d’officialisation et de  législation de potentielle 
pêche  illicite.  En  adoptant  cette  forme  de  partenariat,  les  Comores 
arrivent,  d’une  part  à  tirer  un  profit  des  ressources  jusque  là 
inaccessibles  et  par  conséquent  apporter  certaines  devises  à  son 
économie. 
D’autre part,  les Accords de  8on  ��tirer
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Les deux paries ont ensuite passé en revue l'utilisation du protocole. 
L'union européenne s'est déclarée préoccupée par le fait que l'union des 
Comores  ne  l’a  pas  encore  notifié  de  l'accomplissement  de  ses 
procédures  internes  nécessaires  à  l'entrée  en  vigueur  du  protocole 
d'application provisoire depuis 1er janvier 2011. 
Le taux d'utilisation des possibilités de pêche pour  les thonier senneurs 
s'est  limité  à  49%  en  2011  avec  licence  octroyées.  Par  ailleurs  aucun 
palangrier  n'a  demandé  de  licence.  Cette  situation  qui  s'est  étendue 
aujourd’hui jusque dans les eaux comorienne. 
Le niveau des captures des senneurs s'est élevé en 2010 à 2 .761 tonnes, 
en cohérente avec  le  tonnage de  référence négocié a  la baisse à 4,850 
tonnes, en cadre du nouveau protocole (6,000 tonnes dans le protocole 
précédent). L'union européenne a demandé à ce que  l'effort de pêche 
de  l'ensemble  des  flottes  artisanales  et  industrielles  soit  clairement 
documenté et partagé  l'union européenne au titre de transparence afin 
que l'union des Comores participe efficacement a la gestion durable   des 
ressources  suivant  les  recommandations  du  comité  scientifique  de  la 
commission      thonière  de  l'océan  indien  (CTOI).  L'union  des  Comores 
s'est engagée à l'évolution de l'effort de pêche de l'ensemble des flottes 
puisque  leurs  activités  de  pêches  sont  effectivement  suivies  par 
l'administration des pêches conformément a ses engagements en qualité 
de membre et partie contractant de la CTOI. 
Considérant comme une priorité l'embarquement de marin qualifiés tels 
que  les  lieutenants  de  pêche  qui  ont  été  formés  à  l'école  Nationale 
d'enseignement Maritime de Mahajanga, les deux parties regrettent que 
les  bénéficiaires  de  ces  formations  n'aient  pas  trouvé  d'empli 
correspondant à  leur qualifications. La partie comorienne s'est engagée 
comme le prévoient les dispositions du protocole à adresser une liste de 
candidats  aux  armateurs  européens.  Par  ailleurs  la  commission 
européenne demandera  
Aux  armateurs  qui  ne  sont  pas  acquittés  de  la  compensation  par  non 
embarquement  de  marins  au  titre  du  protocole  précédent  de  le  faire 
sans  délai.  L'union  des  Comores  sollicite  cependant  un  appui  pour 
rechercher les voies et moyens d'employer des marins comoriens avec la 
coopération  des  pays  de  la  région  ou  les  armateurs  sont  des 
investigations  afin  de  relier  cette  problématique  d'empli  de  marins 
comoriens a  la  réalité  régionale des activités de pêche des navires, de 
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manière a rechercher des solutions  incitatives qui ne pénalisent pas  les 
armateurs. 
Le centre National de contrôle et de surveillance des pêches( CNCSP) est 
a présent tout a fait opérationnel pour suivre  les activités de pêche des 
flottes étrangères autorisées a pêcher dans sa ZEE et pour sécurisé  les 
activités de  la  flotte nationale artisanale  lorsque ces embarcations sont 
équipées  de  balises  portatives.  La  base  de  données  liée  au  processus 
d'immatriculation des embarcations motorisées sera bientôt finalisée et 
pourra être exploitée afin de pro finalisé  les pêcheurs dont  les activités 
seront assujetties à un  régime de  licence, de droits et d'obligations, en 
conformité  avec  les  dispositions  légales  et  réglementaire  qui 
encadreront ces pêcheries. 
L'UE  note  avec  satisfaction  l'effort  de  pérennisation  des  activités  du 
centre  auquel  sont  allouées  toujours  davantage  des  ressources 
financières  du  protocole  de  l'accord  de  partenariat  qui  viennent 
cofinancer en particulier  les dépenses de  fonctionnement, sachant que 
seul  50%  des  agents  contractuels  ont  pu 
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L'UE note par ailleurs avec satisfaction les efforts déployés afin d'associer 
davantage  la  société  civile  et  les  organisations  professionnelles  pour 
renforcer notamment leurs capacités de gestion des infrastructures mise 
a leur disposition. 
 
L'exécution  financier  indique  une  excellence  capacité  d'absorption  des 
fonds  alloués  à  l'appui  sectoriel  puisque  comme  chaque  année 
l'ensemble des recettes destinées a la mise en œuvre de la politique de 
développement du secteur est utilisé. 
 
Un  bilan  pluriannuel  des  dépenses  sur  l'ensemble  de  la  durée  du 
protocole 2005‐2010 a été   présenté par  le responsable administratif et 
financier du ministre en charge de la pêche. 
Considérant  l'importance des ressources allouées a  l'administration des 
pêches qui ne disposent pas par ailleurs d'autres ressources budgétaires, 
l'UE a recommandé que  les  indicateurs de performance des services de 
l'administration  des  pêches  bénéficient  des  ces  moyens  de 
fonctionnement soient a l'avenir clairement documentés. 
 
En  ce  qui  concerne  le  suivi  de  recommandations  et  la  mise  en 
application  des  résolutions  de  la  CTOI,  l'Union  des  Comores  a  indiqué 
que  la question de  la  fourniture de statistiques suivant échantillonnage 
et une fréquence d'observation des activités de pêches appropriée était 
désormais résolue. En revanche, le plan de développement de la flottille 
n'a pas été transmis dans le délai fixé. Les autorités se réservent encore 
une période de réflexion et sollicitent une expertise extérieure pour  les 
appuyer. Elles l'indiqueront dans le rapport annuel d'application qui sera 
prochainement confectionné. 
 
Abordant  la question de  la  lutte contre  la pêche  illicite Non déclarée et 
Non réglementée et en particulier la situation des navires de pêche Volo‐
pas et  Corral battant pavillon comorien présumés avoir des activités INN 
dans  les  eaux  du  Sénégal,  l'union  des  Comores    a  réitéré  son  ferme 
engament a participer activement à  la  lutte contre  la pêche  INN. Elle a 
d'ailleurs  rappelé  sa  coopération  fructueuse  avec  l'UE  pour  poursuivre 
au tribunal en 2005 des navires INN. 
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La commission européenne a ensuite présenté  le contenu de plusieurs 
correspondances  restées  sans  réponse  appropriée.  Elle  a  attiré 
l'attention  des  autorités  sur  les  risques  auxquels  s'exposait  l'union  des 
Comores du fait de  l'application du règlement communautaire  INN et a 
exigé de la part des autorités comorienne des mesures immédiates pour 
démontrer son entière coopération sur ce dossier. 
 
A  la  lumière  des  explications  fournies  par  l'UE  et  considérant  les 
dispositions des articles de la loi comorienne portant code des pêches et 
de  l'aquaculture qui  interdisent  la pratique d'activités de pêche au‐delà 
des  eaux  maritimes  comoriennes  sans  titulaire  d'une  autorisation 
préalable  délivrée  par  le  Ministre  en  charge  de  la  pêche;  les  deux 
départements  ministériels  concernés  chargés  respectivement  de 
l'enregistrement  des  navires  et  des  autorisations  de  pêche  ont  décidé 
d'un commun accord d'informer  la société qui gère pour  le compte  � �� �� � ����) �0
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responsable dans  les eux comoriens pour assurer  la conservation 
et  l’exploitation  durable  des  ressources  halieutiques  et  du 
développement du secteur de la pêche aux Comores. 

− Les conditions d'accès des navires de pêches communautaires aux 
eaux comoriennes 

− les modalités de contrôle des pêche dans les eaux comoriennes en 
vue  d'assurer  le  respect  des  conditions  précitées,  l'efficacité  des 
mesures  de  conservation  et  de  gestion  des  ressources 
halieutiques, et la lutte contre la pêche illicite, non réglementée, 

− les  partenaires  entre  entreprises  visant  à  développer,  dans 
l'intérêt commun, des activités économiques relevant du domaine 
de la pêche et des activités qui s'y rattachent. 

 
2) concernant le présent accord 
 
  ‐ Les parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans  les 
eaux  comoriennes  sur  la  base  des  principes  de  la  non‐discrimination 
entre  les différentes flottes présentes dans ces eaux, sans préjudice des 
accords  conclus  entre  pays  en  développement  d’une  même  région 
géographique,  y  compris  des  accords  de  réciprocité  en  matière  de 
pêche. 
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au  travail,  qui  s’applique  de  plein  droit  dans  le  cadre  des  contrats 
correspondants  et  des  conditions  générales  de  travail.  Il  s’agit  en 
particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du 
droit à la négociation collective des travailleurs, et de l’élimination de la 
discrimination en matière d’emploi et de profession. 
 
      
      Section  B.  Évaluation  des  accords  de  pêche  entre  l’union 
européenne et les Comores. 
              a) fondement des accords de pêche 
 
‐ Le protocole avec  l'UE qui été en vigueur de  janvier 2005 à décembre 
2010 a autorisé l'accès simultané aux eaux comoriennes à un maximum 
de 40 thoniers senneurs, et de 17 
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depuis  le  quatrième  protocole  seulement  utilisent  les  possibilités  de 
pêche  de  manière  très  variable,  signe  d'un  intérêt  encore  peu  affirmé 
pour  la ZEE comorienne. Le  taux d’utilisation des possibilités de pêche 
de  l’accord  par  les  palangriers  se  situe  à  24  %  en  moyenne  sur  les  six 
années,  avec  de  très  fortes  fluctuations  interannuelles.  L'essentiel  de 
l'activité  tient  aux  navires  espagnols.  Les  navires  portugais  et  français 
n'ont pas fréquenté les eaux comoriennes.  
S’agissant  des  senneurs,  le  taux  d’utilisation  du  protocole  en  cours  se 
situe à 78 % sur les six années, avec un taux d'utilisation à 98 % pour les 
années  2006,  2007  et  2008.  On  peut  noter  une  baisse  du  taux 
d'utilisation des possibilités de pêche en 2009 et 2010. Ce phénomène 
s'explique  essentiellement  par  le  départ  de  navires  européens  vers 
d'autres  océans  suite  aux  actes  de  piraterie  dont  sont  victimes  ces 
navires.  
Sur la période 2005‐2009, les quantités pêchées par les senneurs dans la 
ZEE des Comores ont représenté une moyenne annuelle de 2 800 tonnes 
représentant  1,1  %  de  leurs  captures  dans  l'océan  indien.  La  ZEE 
comorienne  est  relativement  plus  importante  pour  la  pêche  française 
que pour  la pêche espagnole. Les captures des palangriers dans  la ZEE 
des  Comores  peuvent  être  qualifiées  d'anecdotiques,  culminant  à  33 
tonnes en 2006 mais étant nulles les autres années.  
Les  tonnages pêchés sont  toujours  restés  très  inférieurs au  tonnage de 
référence  de  6  000  tonnes.  La  meilleure  année  fut  2006,  avec  5  430 
tonnes,  soit  90  %  du  tonnage  de  référence.  L'année L'année 㤰   㤰 摥 #摥 㤰
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Conformément à l'article 43, paragraphe 2, et à l'article 218, paragraphe 
6,  point  a),  du  traité  sur  le  fonctionnement  de  l'Union  européenne,  le 
Parlement est libre de donner ou non son approbation. 

En  vertu  du  projet  d'accord,  les  parties  s'engagent  à  promouvoir  une 
pêche 
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b)   la  probité  de  l'intégralité  des  mécanismes  face  au  problème  de  la 
corruption devrait être incontestable; 

c)   la  responsabilité  du  gouvernement  local,  qui  doit  garantir 
l'amélioration  des  conditions  de  vie  des  pêcheurs  locaux  en 
promouvant notamment  la création de petites  industries  locales de 
congélation  et  de  transformation  des  produits  de  la  pêche,  devrait 
être renforcée; 

d)   les normes minimales et  les conditions définies au niveau  régional, 
notamment  dans  le  cadre  de  la  Commission  des  thons  de  l’Océan 
Indien (CTOI), devraient être respectées; 

e)   des  rapports  réguliers  sur  la  mise  en  œuvre  de  l'accord  devraient 
être transmis à l'Union européenne. 

En termes de contenu, les ca
/C2n75
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/C275
/C275
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‐ un montant annuel de 315 250 EUR pour des droits de pêche afférents 
à 4 850 tonnes par an (65 EUR la tonne); 

‐ un  montant  de  300  000 EUR  pour  l'appui  et  la  mise  en  œuvre  de  la 
politique sectorielle de pêche aux Comores; 

Soit un montant de 615 250 EUR par an. 

Soit un montant total de 1 845 750 EUR pour les 3 années de l'accord. 

Les  captures  supplémentaires  de  thon  par  des  navires  de  la 
Communauté  ne  sont  soumises  à  aucun  plafond.  Chaque  tonne 
supplémentaire  coûtera  65 EUR.  Si  la  quantité  des  captures  effectuées 
par les navires communautaires dépasse les quantités correspondant au 
double  du  montant  total  annuel,  le  montant  dû  pour  la  quantité 
excédant cette limite ne sera payé qu'au cours de l'année suivante.  

Selon le classement 2010 de Transparency International sur la corruption 
des États, l'Union des Comores est au 154e

ㄵ㐀
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ont  été  conclus  entre  ses  pays  voisins  (Mozambique,  Madagascar, 
Seychelles…),  l’UE  et  d’autres  pays  asiatiques  (Chine,  Japon).  Dans  ces 
conditions,  ces  diverses  flottes  n’ont  aucune  contrainte  d’opérer  en 
même temps dans la ZEE Comorienne. 
Ainsi,  la conclusion d’accords de pêche constitue, entre autre, pour  les 
Comores une démarche d’officialisation et de  législation de potentielle 
pêche  illicite.  En  adoptant  cette  forme  de  partenariat,  les  Comores 
arrivent,  d’une  part  à  tirer  un  profit  des  ressources  jusque  là 
inaccessibles  et  par  conséquent  apporter  certaines  devises  à  son 
économie. 
D’autre part,  les Accords de pêche constituent une source de  fonds de 
fonctionnement et d’appui aux  institutions comoriennes chargées de  la 
gestion du secteur. 
 

C)  INCONVENIENTS DES ACCORDS DE PECHE 
 
La  faiblesse  des  moyens  techniques  et  humains  nécessaires  pour  un 
contrôle  rigoureux  de  l’application  des  accords  obligent  les  autorités 
comoriennes à une totale confiance envers l’UE, quant au respect de ces 
accords, notamment en matière de quantité pêchée. 
En effet, puisque cette dernière jouit d’un monopole d’exploitation de la 
ZEE Comorienne, aucun autre opérateur extérieur ne pourrait témoigner 
d’une éventuelle sur capture. 
L’inexistence  d’infrastructures  appropriées  de  transbordement, 
d’observateurs  scientifiques  et  marins  comoriens  à  bord  des  navires 
européens  exclue  toutes  possibilités  de  contrôle  et  donc  de 
confrontation  des  déclarations  de  captures  fournies  par  les  armateurs 
européens. 
Le  plein  pouvoir  de  l’UE  lui  confère  une  imposition  des  règles  dans 
toutes  les  négociations  se  traduisant  par  une  dégradation  de  la 
compensation financière. 
Il y a  lieu de constater que  la pêche hauturière exercée dans  la ZEE des 
Comores, laquelle devrait accompagner et servir de fer de lance pour la 
pêche  artisanale,  a  toujours  évolué  en  marge  du  système  halieutique 
comorien, fixant celui‐ci à son sort. 
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Malgré quelques  tentatives d’appuis apportés au  secteur par  l’UE  sous 
forme de projets de développement,  la pêche comorienne n’a que peu 
évolué et le bilan de ces années d’accords reste donc mitigé.  
 
Conclusion de la 3e  partie: 
L’exploitation des ressources marine demeure en effet, une menace pour 
l'environnement  marin  en  général  et  pour  la  biodiversité  marine 整 ��
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Conclusion Générale 
 
Parvenu au terme de notre sujet de recherche intitulé le (Comores et le 
droit 



137 
 

l’environnement ne peuvent s’arrêter aux frontières  des pays .c’est pour 
des  raisons  d’efficacité    que  le  droit  de  l’environnement  se  développe 
sous  l’impulsion  des  organisations  internationale  ou  a  travers  le  droit 
conventionnel bilatéral ou multilatéral. 
 
Les  Comores  se  référent  aux  instruments  juridiques  internationaux  et 
régionaux  aux  niveaux  de  la  pêche  pour  la  gestion  des  ressources 
halieutiques.

�0pêche�
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ACRONYMES 
 
APC: Autorité Portuaire des Comores 
CEE : Communauté Economique Européenne 
CMB : Convention de Montego Bay 
COI : Commission de l’Océan Indien 
CNDRS : Centre National de Recherches scientifique 
CNUCED : Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le 
Développement  
FAO : Organisation des Nations pour l’alimentation et l’agriculture 
FED : Fond économique de développement 
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