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Le Bureau des affaires maritimes et du droit de la mer de 
l'Organisation des Nations Unies est essentiellement chargé de 
veiller à ce que la pratique des Etats évolue conformément aux 
dispositions de la Convention. Pour certaines questions, notamment 
celles d'ordre éminemment technique, on a estimé que le Secréta- 
riat aurait besoin de l'aide d'experts de haut niveau. L.e Bureau a 
ainsi réuni au Siège de l'organisation des Nations Unies, en sep- 
tembre 1987, un Groupe d'experts techniques des lignes de base 
chargé d'examiner l'avant-projet d'une publication relative à I'appli- 
cation des dispositions de la Convention qui traitent des lignes de 
base. 

A cet égard, le Bureau des affaires maritimes et du droit de 
la mer de l'Organisation des Nations IJnies tient à rendre hommage 
aux travaux des experts dont les noms figurent à l'appendice II. 
On trouvera à l'appendice 1 un glossaire de termes techniques éla- 
boré par le Groupe de travail de l'Organisation hydrographique 
internationale sur les aspects techniques de la Convention sur le 
droit de la mer et reproduit ici grâce à l'aimable collaboration du 
Groupe. Enfin, le Bureau est reconnaissant au Gouvernement 
japonais du concours financier qu'il a apporté à ce projet. 
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Après une évolution rapide, le rôle des mers et des océans dépasse 
au.jourd'hui très largement l'utilisation traditionnelle de l'espace marin 
qui, pendant des siècles, se limitait essentiellement à la pêche, aux 
transports et aux communications. L'accélération du développement 
économique constatée depuis la seconde guerre mondiale de même 
que les phénomènes socio-économiques qui ont accompagné cette 
expansion ont donné un élan puissant à la recherche et à I'élabora- 
tion de nouvelles techniques et technologies visant à mobiliser les 
ressources nécessaires pour alimenter ce développement. Non seule- 
ment cette tendance a-t-elle intensifié l'utilisation traditionnelle du 
milieu marin, mais encore a-t-elle créé de nouvelles possibilités et 
réalités pour l'exploitation des ressources marines, notamment d'ordi-e 
minier et énergétique, qui étaient inaccessibles aux générations précé- 
dentes, sinon même inconnues à l'époque. 

Suite à cette évolution, le droit de la mer a pris une dimension 
nouvelle. Alors qu'il constituait traditionnellement un ensemble de 
règles applicables aux mouvements des navires, des marchandises et 
des personnes, il  s'est rapidement étendu au domaine des droits de 
propriété, plus précisément l'extension de revendications territoriales 
nationales à une grande partie du domaine maritime mondial. 

Pendant la seconde moitié du xxv siècle, le droit de la mer a été 
marqué par une expansion acciue des revendications exprimées par 
les Etats côtiers à l'égard du domaine maritime. Ce phénomène com- 
mence avec la Proclamation Truman sur le plateau continental ( 1945), 
qui déclenche toute une série de revendications d'autres Etats côtiers 
sur le domaine maritime. Cette pratique des Etats sera finalement 
sanctionnée dans le régime juridique qui ressort de la Convention de 
Genève sur le plateau continental (1958). I l  est dès lors fermement 
établi en droit international que la compétence ,juridique d'un Etat 
côtier s'étend bien au-delà des limites relativement étroites de la mer 
territoriale. 

La Convention des Nations lJnies sur le di-oit de la mer (1982) 
fixe la largeur de la mer territoriale à 12 milles marins, ce qui met un 
terme à une ancienne controverse. Elle introduit le concept entière- 
ment nouveau de "zone économique exclusive" dans laquelle I'Etat 
côtier possède le droit souverain d'explorer et d'exploiter toutes les 
ressoui-ces des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi que des eaux 
surjacentes, jusqu'à une distance de 200 milles marins au-delà des 
lignes de base à partir de laquelle est mesurée la mer territoriale. En 
outre, la Convention sur le droit de la mer de 1982 est le premier 



instrunient international qui habilite les Etats archipels, tels que défi- 
nis dans la Convention, à tracer, dans certaines conditions précises, 
des lignes de base droites reliant "les points extrêmes des îles les plus 
éloignés et des récifs découvrants de l'archipel" (article 47). 

Toutes ces innovations confèrent un rôle accru aux lignes de 
base. Car c'est à partir des lignes de base que sont calculées les 
limites de la mer territoriale, de la zone contiguë, de la zone écono- 
mique exclusive et du plateau continental. 

La notion moderne de ligne de base remonte au xrxe siècle, lors- 
que certains reliefs proches du rivage (rochers ou bancs découvrants, 
îlots) commencèrent à servir de points de base. La Convention anglo- 
française de 1839 sur la pêche est le premier traité qui fasse référence 
aux lignes de base, la laisse de basse mer constituant la ligne de base 
normale à partir de laquelle est mesurée la mer territoriale. Le texte 
mentionnait aussi, dans le cas des baies, des lignes de fermeture d'une 
longueur maximale de 10 milles marins, ainsi que l'utilisation d'îles 
et de bancs dépendants des côtes. Ces lignes de base prolongées 
étaient acceptées dans certaines conditions, niais uniquement aux fins 
de la pêche, la laisse de basse mer demeurant la ligne de base pri- 
maire à toute autre fin. 

Suite aux tentatives ~.éalisées dans les années 20 par plusieurs 
organismes en vue de codifier le droit de la mer, la Société des Nations 
(SDN) convoquait en 1930 la Conférence de codification de La Haye, 
qui étudia notamment plusieurs questions liées aux lignes de base, par 
exemple l'emploi de hauts-fonds découvrants comme points de base 
et les lignes de fermeture des baies. Sans parvenir à conclure une 
convention, la Conférence rédigea cependant une série de projets 
d'articles sur les lignes de base qui concrétisaient les principes de droit 
international alors tenus pour valides par de nombreux pays, textes 
sur lesquels s'appuiera largement la Commission du droit international 
dans l'élaboration des articles relatifs aux lignes de base à l'intention 
de la première Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, 
tenue à Genève en 1958. 

En 1951, la Cour internationale de justice, dans son arrêt sur 
l'affaire anglo-norvégienne des pêcheries, se prononçait en faveur de 
l'usage établi qui consiste à utiliser une série de lignes de base droites 
le long de la côte Nord de la Norvège, frangée d'îles et profondé- 
ment échancrée. La Cour faisait notamment observer : 

"La vraie question que pose le choix du tracé des lignes de 
base est, en effet, de savoir si certaines étendues de mer situées 
en deçà de ces lignes sont suffisaniment liées au domaine ter- 
restre pour être soumises au régime des eaux intérieures. Cette 
idée, qui est à la base de la détermination du régime des baies, 
doit recevoir une large application le long d'une côte dont la con- 
figuration géographique est aussi particulière que celle de la 
Norvège." (C.I.J. ,  Recueil 1951, p. 133.) 



L,a Commission du droit international, qui avait commencé en 1950 
à élaborei. une série de projets d'articles dont sera saisie en 1958 la 
Conférence de Genève sur le droit de la mer, s'inspira largement de 
cet at-rêt de la Cour. Le raisonnement sur lequel se fonde l'arrêt rendu 
dans l'affaire anglo-norvégienne des pêcheries est à la base de la dis- 
position relative aux lignes de base droites qui constituent l'article 4 
de la Convention de Genève sur la mer territoriale et la zone con- 
tiguë (1958). Cette Convention contient également plusieurs articles 
sur les lignes de base qui s'inspirent largement des projets déposés 
par la Commission du droit intemational. 

A la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la 
mer, un groupe consultatif informel de la Deuxième Commission de 
la Conférence a examiné les dispositions de la Convention de 1958 
qui concernent les lignes de base. Un petit groupe d'experts, cons- 
titué à titre infoi mel, a également donné des avis consultatifs d'ordre 
technique concei nant les dispositions relatives aux cartes et à I'hydro- 
graphie. Après un examen approfondi, i l  est à remarquer que les dis- 
positions de la Convention de 1982 qui touchent les lignes de base 
reprennent en substance celles de la Convention de 1958 sur la mer 
territoriale de la zone contiguë. Certains compléments importants y 
ont cependant été apportés. La Convention précise plus clairement le 
statut des formations atolliennes et des iles bordées de récifs fran- 
geants, et elle fixe également des dispositions pour le tracé de lignes 
de base là oii la côte est extrêmement instable en raison de la pré- 
sence d'un delta ou d'autres cal-actéi-istiques naturelles. 

Le présent document, dans lequel on examine toutes les disposi- 
tions des ai-ticles de la Convention qui traitent des lignes de base, 
vise à servir de guide à leut application, sans prejugei les points de 
droit qui restent conti-oversés. Cet examen ne saurait cependant être 
exhaustif. Les situations géographiques particulières sont trop variées 
pour qu'on puisse prévoir et résoudre chaque problème éventuel. On 
espère cependant que cette étude permetti a au lecteur de mieux appré- 
hender l'intention essentielle des dispositions de la Convention et 
qu'elle apportera ainsi une aide utile à nombre de ses utilisateurs. 

La présente publication est structurée comme suit: premièrement, 
un oi-dinogi-amme conçu pour guider le lecteur à pendre  les décisions 
individuelles successives nécessaires à l'établissement des lignes de 
base. Deuxièmement, une analyse des dispositions de la Convention 
qui traitent des lignes de base. On y examinei-a successivement les 
lignes de base normales (articles 5,  6 et 13); les lignes de base droites 
(article 7); les applications locales pal-ticulièt-es (articles 9, 10, 1 1  
et 12); les lignes de base archipélagiques (article 47), et l'obligation 
d'indiquer les lignes de base sui- des cartes mai-ines à l'échelle appro- 
priée. L.e texte est accompagné de deux annexes : une description des 
niveaux normalisés des basses eaux utilisées en hydrographie comme 
niveau de référence (annexe 1 )  et un extrait du document AlCONF.621 
L,.76 de la Conférence sur le droit de la mer, qui explique certains 



des termes techniques employés dans la convention (annexe II). On 
trouvera en outre trois appendices : un glossaire de termes techniques 
élaboré par le Groupe de travail de l'OH1 sur les aspects techniques 
de la Convention sur le droit de la mer (appendice I), la liste des 
participants au Groupe d'experts (appendice II) et une bibliographie 
sommaire (appendice III). 

Les auteurs n'ont pas abordé les techniques de cartographie et 
de calcul employées pour l'établissement des lignes de base et autres 
limites. Il s'agit là de services spécialisés généralement disponibles 
auprès des administrations maritimes et instituts géodésiques ou 
hydrogiziphiques sui présentation d'une demande contenant des ins- 
tructions détaillées. 

(SigtzL;) Satya N.  NANDAN 



L'ordinogiamme ci-après est conçu pour aider le lecteur à définir 
systématiquement la catégorie 1i laq~ielle appartiennent les lignes de 
base à établir pour chaque configuration de c0te. 

II faut d'~iboi-d définir si le pays est un Etat continental ou un 
"Etat aichipel", ce dernier terme étant défini à l'article 46 de la Con- 
vention. Si la définition de l'article 46 est satisfaite, le lecteur passe 
ensuite à l'étape 14. Sinon, i l  commence à l'étape 1 .  

Chaque case en foi me de losange contient une question à laquelle 
i l  falit i.épondi-e par "oui" o u  par "non". L'étape suivante du pro- 
cessus diffère selon la réponse. L.es rectangles contiennent les instruc- 
tions à appliqiier. L.es indications figurant dans un cercle permettent 
de sauter certaines étapes et précisent le point à partit duquel la 
séquence noi-male reprend. 

Quel que soit le cheminement suivi, le lecteur doit parvenir à 
l'une des de~ix étapes finales (13 ou 26) qui indiquent comment con- 
cliire le processus conformément aux dispositions de la Convention. 

L.e mécanisme législatif à mettre en teuvre pour donner effet aux 
lignes de base dépend des dispositions constitutionnelles et des règles 
administratives propres à chaque Etat. 





Schéma synoptique pour la détermination des lignes de base 

PASSEZ A 
1 Votre pays est-II un Etat continental 7 ARCHIPEL 

OUI 

Obtenez des cartes marines ( d une échelle appropriée I 

Certaines paiiies de votre 
côte sont-elles profondement NON 

3 
echancrees ou bordees de 
chapelets d iles 7 [art 71 

OUI 

Voulez-vous tracer des Iignes 
A 

NON 
de base droites le long des parties 

OUI 

r 1 
Tracez des lignes de base droites 

conlormement a l article 7 

les sur les carles marines. ou établissez 

/ Existe-t-il 
une embouchure de fleuve. \ 



Schéma synoptique pour la détermination des lignes de base (rriite) 

Les embouchures 
de lleuves les baies ou 

poris peuvent-ils elfe considérés comme 
NON 

faisant partie des eaux intérieures ? 
[Appliquez les articles 9. 

Déterminez les points de base Indiquez 
ces poirits sur les caries marines ou eta- 
blissez une liste des coordonnées geogra- 

Appliquez les règles des lignes de base 
normales pour les parties de la cote ou 
nont été tracées ni des lignes de base 
droites ni des lignes de fermeture [art 5 ,  6. 
II et 131 

posséde-t-il une ou 
plusieurs rades situées entiere- 

ment ou partiellement au-delà de la limite < extérieure de la mer territoriale et 

souhaitez-vous considérer cetie ou 
ces rades comme faisant partie 

de votre mer territoriale ? 

votre mer territoriale [art 121 

Donnez la publicité voulue a vos caries 
maritimes ou listes de coordonnées géo- 
graphiques et deposez-les aupres du Se- 
crétaire général de l ONU conformément 
aux dispositions de 1 article 16 



Schéma synoptique pour la détermination des lignes de base (suite) 

ARCHIPEL 

l 4  I Obtenez des cartes marines de l  archipel, a 
une échelle appropriée, el dressez la lisle 
des iles en précisant leur superficie 

Mesurez la longueur des lignes de base 
appropriées [art 5. 6. 9. 10. I l  et 131 reliant 
les iles adjacentes et(ou) les hauts-fonds 
découvrants 

' Existe-t-il des \ 

OUI 

II est impossible d entourer entierement 
l'archipel d'un reseau de lignes de base 
Vous pouvez toutefois entourer une partie 
de l archipel dune serie de lignes de base 
ou entourer tout larchipel de plusieurs 
séries de lignes de base 

Calculez la superficie des eaux dans la 

20 l zone définie par les lignes de base; com- 
parez cette superficie a celle des terres 

18 

19 

1 
7 

Appliquez les criteres suivants pour déter- 
miner s'il est possible de tracer une ou 
plusieurs séries de lignes de base 

I 
Tracez des lignes de base reliant les points 
extrèmes de tout ou partie de larchipel 
sans qu'elles ne s écartenl sensiblement 
de son contour général [art 7. par 31 et de 
rnaniere que 3 p 100 au maximum du 
nombre total des lignes de base mesu- 
rent entre 100 et 125 milles marins [art 47. 
par 21 

1 



Schéma synoptique pour la détermination des lignes de base (sirite) 

e rapport est il inferie 

le trace des lignes de base 
de maniere a augmenter la superficie 

des eaux ou a reduire 
celle des terres 7 

I 

Déterminez les points extremes des lignes de 
fermeture; iridiquez les poinls sur les cartes 
marines ou fournissez des listes de coordon- 
nées géographiques en précisant le systeme 
géodésique ulilisé [art 47, par 81 

v 
Donnez la publicité voulue a vos caries 
maritimes ou listes de coordonnées géogra- 
phiques et déposez-les aupres du Secretaire 
général de I ONU conformément aux disposi- 
tions de I article 16 



rapport est-il superi 

Certaines des iles et formations atolliennes 
comprennent-elles des eaux situées en-deça 
de recils frangeants ou recouvrant un plateati 
océanique a flancs abrupts entièrement ou PASSEZ 

presque entièrement cerne par une chaine 
d'iles calcaires et de recils decouvrants ? [art 

1 oui 

I Mesurez la superficie de ces eaux et ajoute, 
en la valeur a celle des terres. pu6 calculer a 
nouveau le rapport I 

de rnantere a auqmenter la suuerficie M 





1 .  L,'article 5 de la Convention des Nations Unies s~ii- le droit 
de la mer (1982) [ci-api-ès dénommée "la Convention"] définit les 
lignes de base normales, tandis que les articles 6 et 13 traitent des 
cas particuliers que présentent les lignes de base normales lorsqu'il 
s'agit de parties insulaires d'une formation atolienne ou d'îles bordées 
de récifs ft-angeants et de côtes bordées de hauts-fonds découvi-ants. 

A. - LIGNES DE B A S E  NORMALES 

Sauf la disposition contraire de la Convention, la ligne de base 
normale à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer terri- 
toriale est la laisse de basse mer le long de la côte, telle qu'elle est 
indiquée sur les cartes marines à grande échelle reconnues officielle- 
ment par l'Etat côtier. 

C a r t r \  mrrrin<~s I Y Y . ~ I ~ I ~ I I ( ~ \  (!fi;( i c l l r ~ ~ n c n f  

2. Tout au long de la Convention, on entend par "carte marine" 
une carte destinée 11 l'usage des marins comme aide ii la navigation 
maritime. Seules les cartes marines indiquent toutes les caractéris- 
tiques pertinentes tel que la laisse de basse mer, les hauts-fonds décou- 
v r a n t ~ ,  les récifs découvi-ants. etc. 

3. To~ites  les côtes du monde sont cartographiées, mais pas 
tou,jours il grande échelle ou avec la précision voulue. S'agissant des 
Etats qui publient les cartes mal-ines de leurs propres côtes, on peut 
supposer que ces cartes sont officiellement reconnues. Les pays qui 
ne publient pas les cartes marines de leurs propi-es côtes adoptei-ont 
les cartes publiées pal- le pays qui est ch;irgé de cette tâche' .  Toutes 
les autres cartes marines de la zone seront établies 5 partir des cartes 
publiées par cet "ol-ganisme hydrographique primaire". Tout Etat q ~ i i  
ne publie pas ses propres cartes marines aura généralement intérêt 
ii préciser quelles sont les cartes qu'il reconnait officiellement. 

4. I l  est indubitablement préférable d'utilisei- autant que pos- 
sible des cartes marines existantes; le problème est qu'il n'existe 
parfois aucune carte marine convenable, soit parce que les cartes 
existantes sont trop anciennes et manquent de précision ( lu  position 



des îles et des autres caractéi.istiques étant notablement erronée) ou 
sont à trop petite échelle. Dans la pratique, le problème est moins 
important pour les lignes de base normales que pour les lignes de 
base droites ou archipélagiques (voir les articles 16 et 47, paragraphe 9), 
mais i l  risque aussi de se poser lorsqu'il faudra négocier la position 
d'une frontière ou un accord sur l'accès à des ressources situé dans 
les zones de juridiction des Etats. 

5 .  Si le problème se pose effectivement, la solution idéale serait 
de refaire les levées cartographiques des côtes. II s'agit là, au mieux, 
d'une solution à long terme, bien que des levés locaux de contrôle 
suffisent dans certains cas. Dans la pratique, la meilleure solution 
consistela donc à élaborer et à imprimer des cartes spéciales pour 
les lignes de base, établies à une échelle convenable à partir des 
cartes terrestres (topographiques) existantes, lesquelles sont vraisem- 
blablement à jour. Ces cartes spéciales devront indiquer les laisses de 
basse et de pleine mer, tous les hauts-fonds découvi~arits (qu'ils ser- 
vent ou non à tracer les lignes de base), ainsi que la toponymie et la 
topographie nécessaires à l'utilisation de la carte (surtout pour la 
corrélation entre la carte des lignes de base et les cartes marines exis- 
tantes utilisées pour la navigation). 

6 .  En général, là où le rivage se prolonge par un plateau, même 
les cartes marines existantes indiquent la position de la laisse de basse 
mer par rapport au littoral avec plus de détail ou plus précisément 
que les cartes terrestres (qui emploient parfois un niveau de référence 
différent), mais sans indiquer nécessairement la position précise du 
littoral dans son ensemble par rapport aux autres caractéristiques. 
En pareil cas, la laisse de basse mer doit être reprise à partir de la 
carte marine par référence aux caractéristiques topographiques immé- 
diatement adjacentes qui apparaissent tant sur la cal-te terrestre que 
sur la carte marine. De même, tout haut-fond découvrant n'apparais- 
sant pas sur la carte terrestre doit y être tracé d'après la position 
sur la carte marine. Les graduations et lignes appropriées de latitude 
et de longitude y seront également tracées. 

7 .  Si un Etat côtier rie publie pas ses propres cartes marines, 
les navigateurs qui croisent dans ses eaux doivent employer les car- 
tes marines établies par un autre pays, généralement l'un des grands 
pays cartographiques mondiaux. De ce fait, si I'Etat côtier établit 
des cartes marines spéciales indiquant les lignes de base, celles-ci 
ne seront vraisemblablement pas utilisées directement par les naviga- 
teurs d'autres pays. En outre, à moins que ces cartes ne donnent 
des détails précis quant aux sondes, aux aides à la navigation, à la 
topographie essentielle, etc., elles ne conviendront nullement aux fins 
de la navigation. Les cartes spéciales auront donc pour but de four- 
nir toutes les informations nécessaires afin que les autres gouverne- 
ments connaissent la position des lignes de base et que les instituts 
hydrographiques des autres pays reprennent ces informations sur leurs 
propres cartes marines ou dans leurs Instrut t iom nautiquc>.s, Almu- 



ncic,h.\ nciritiyitc.\ et A \,is cri, \- r lui~igrrrc~rir.~ . On recommande que les 
cartes spéciales indiquant les lignes de base portent la mention "Inu- 
tilisable pour la navigation". 

8. L.'échelle à retenir pour ces cartes spéciales indiquant la posi- 
tion des lignes de base dépendra de l'échelle des cartes terrestres 
disponibles et de la complexité du tracé de la laisse de basse mer. 
On recommande en général de choisir une échelle allant du 1/50 000 
ai1 11200 000. Il faudra en outre décider du nombre de cartes marines 
nécessaires en fonction de la superficie à couvrir et de l'échelle em- 
ployée. II est préférable de limiter au minimum le nombre de plan- 
ches nécessaires pour décrire adéquatement les lignes de base. L.'E,tat 
côtier doit donner la publicité vouliie aux cartes et en déposer un 
exemplaire auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations 
Unies (article 16). 

9. La laisse de basse mer est l'intersection du rivage avec le 
plan d'eau de la marée la plus basse. Sur une caste marine, la laisse 
de basse mer est le trait qui correspond au niveau de référence ("niveau 
zéro") de la carte. Aux termes d'une résolution technique de I'Orga- 
nization hydrographique internationale, le niveau de référence de 
toute carte marine est le niveau au-dessous duquel la mer ne descend 
que très rarement2, ce qui, pratiquement, correspond à peu de choses 
près à la marée la plus basse. 

10. Bien que les Etats p~iissent choisir librement entre les défi- 
nitions données à l'annexe 1 ,  ils utilisent généralement la laisse de 
basse mer telle qu'elle apparaît sur les cartes existantes, ce pour deux 
raisons. Premièrement, sauf si les marées ont plus de six mètres 
d'amplitude et si l'avant-côte est en pente très douce, la position de 
la laisse de basse mer est pratiquement la même, quelle que soit la 
définition retenue, hormis la présence éventuelle de hauts-fonds 
découvrants (voir l'article 13). Dans la plupart des cas toutefois, ces 
différences ne déplaceront pas sensiblement la limite de la mer terri- 
toriale (12 milles marins) ni celle de la zone économique exclusive 
(200 milles marins). Deuxièmement, la réalisation des relevés hydro- 
graphiqiies nécessaires à la définition d'un nouveau niveau de réfé- 
rence ainsi que l'établissement et la publication de nouvelles cartes 
exigeraient des dépenses considérables, difficiles à justifier si les 
cartes existantes sont satisfaisantes pour la navigation, à moins que 
leur niveau de référence soit inexact ou que la laisse de basse mei- 
n'y apparaisse à plusieurs centaines de mètres plus près de la côte 
que son niveau approprié. Cette situation pourrait se produire le long 
des côtes qui se prolongent par des fonds en pente douce baignés 
par des niarées de grande amplitude. 

I I .  A noter que sur des cartes marines à petite échelle ou à 
échelle moyenne la laisse de basse mer n'apparait pas tou,joiirs comme 
un trait distinct de la laisse de pleine mer. Dans certains cas, cela est 



dû au fait soit que l'échelle est tr,op petite soit que l'amplitude des 
marées est trop faible pour distinguer ces deux niveaux. Parfois, 
c'est l'échelle qui est trop petite pour qu'on puisse les différencier, 
su i~out  si la rive est très abrupte. Pal, exemple, le détail de la carte 
marine australienne 826 (reproduit à la figure 1 )  indique que dans la 
partie sud d'upstart Bay, la laisse de basse mer est située environ à 
un mille marin au large de la laisse de pleine nier, tandis que ces 
deux niveaux se conhndent sur la côte Est de la baie. 

12. L'existence d'une laisse de basse mer le long de la côte est 
un fait, qu'elle soit ou non représentée sur les cartes marines. La 
mer teri~itoriale existe même si aucune laisse de basse mer- n'a été 
désignée ou si aucune carte n'est reconnue officiellement. Toutefois, 
l'application des i.èglements exige que soit connue la position de la 
limite extéiieure de la mer tei.i.itoi.iale, et donc que la laisse de basse 
mer soit indiquée sur les cartes marines. 

13. Bien que la question ait été abordée à la Conférence de 
La Haye (1930), ni la Convention de Genève sur la mer territoriale 
et la zone contiguë (1958) ni la Convention des Nations Unies (1982) 
ne traitent du cas de la ligne de base longeant une côte couverte de 
glaces. Dans certaines zones, i l  est impossible de déterminer la posi- 
tion de la laisse de basse mer naturelle, car celle-ci est en perrna- 
nence recouverte de glaces. On a proposé qu'en pareil cas la limite 
extGme du glacier ou de la banquise soit substituée à la laisse de 
basse mer. Mais comme cette limite ne cesse de changel,, on a égale- 
ment proposé que sa position soit déterminée d'après le levé hydro- 
graphique le plus récent (réalisé probablement par avion), ou que I'on 
calcule une position moyenne étalée sur une certaine période. 

14. L'échelle d'une carte marine étant l'expression de la rela- 
tion entre une distance mesurée à la surface de la terre et la longueur 
qui la représente sur la carte, une échelle du 1/50 000 signifie qu'une 
unité de longueut mesurée sui la carte représente 50 000 unités sur 
la terre. Ainsi, une échelle du 1/50 000 est plus grande qu'une échelle 
du 1/100 000. Les cartes sorit d'autant plus détaillées que l'échelle 
est grande et ce sorit sur les cartes à grande échelle que I'on porte 
en général i+gulièrement les moindres modifications. 

15. L'article 5 de la Convention fait référence aux "cartes 
marines à grande échelle". En général, i l  suffit de consultei. les cartes 
marines appropriées publiées par les Etats pour trouver la position 
détaillée de la "ligne de base noi,male". Les zones côtièi,es étant 
cartographiées à des échelles tvès diverses, qui varient en fonction des 
exigences de la navigation et du détail des levés dont chaque zone a 
fait l'objet, i l  n'est pas possible de préciser quelle peut être la plus 
petite échelle pour indiquer la "ligne de base normale" et i l  n'est 
pas toujours pratique ou indispensable de se reférer à la carte à la 



Figure 1 .  Dbtail de la carte marine australienne 826 (reproduite avec l'autorisation 
de I'Hydrographic Service, Royal Australian Navv) 



plus grande échelle. Suivant les cas, les échelles varieront du 1/50 000 
au 11200 000. 

Lorsqu'il s'agit de parties insulaires d'une formation atollienne 
ou d'îles bordées de récifs frangeants, la ligne de base à partir de la- 
quelle est mesurée la largeur de la mer territoriale est la laisse de basse 
mer sur le récif, côté large, telle qu'elle est indiquée sur les cartes 
marines reconnues officiellement par I'Etat côtier. 

16. Les deux expressions importantes de l'article 6 sont : "par- 
ties insulaires d'une formation atollienne" et "îles bordées de récifs 
frangeants". Les géomorphologues réservent le terme "atoll" à une 
couronne de récifs entourant un lagon et comprenant une ou plusieurs 
îles de plus grande hauteur. La chaîne de récifs est habituellement 
coupée de chenaux, lesquels sont situés en général sur la côte sous 
le vent, tandis que le lagon est profond de 45 mètres en moyenne'. 
Maloelap (îles Marshall) est l'exemple typique d'un atoll au sens strict 
du terme géomorphologique (figure 2). Les géorriorphologues classent 
en outre les atolls en fonction de leur position géographique. Les 
atolls "océaniques" ont un socle individuel, généralement d'origine 
volcanique, reposant sur des fonds d'au moins 550 mètres. Cette for- 
mation se rencontre surtout dans l'Ouest du Pacifique. La deuxième 
catégorie est celle des atolls dont le socle repose sur le plateau conti- 
nental par moins de 550 mètres de fond. Les atolls de Seringpatam et 
de Scott Reef. situés au large du Nord-Ouest australien, en sont des - 
exemples typiques. Enfin, les atolls "composites" sont formés de 
stiuctures plus jeunes entourant les vestiges d'anciens atolls. Les 
îles Houtman Abrolhos au large de la côte occidentale de l'Australie 
tombent dans cette catégorie. 

17. L'article 6 ne se limite cependant pas aux atolls pris au sens 
strict du terme scientifique. I I  parle en effet de "formations atol- 
lierines", expression plus générale désignant, par exemple, urie frange 
annulaire de récifs, comprenant ou non urie île sur sa circonférence, 
située en pleine mer et formant un lagon. A noter cependant que 
l'article 6 rie concerne que les parties insulaires des formations atol- 
liennes, ce qui suppose la présence d'une île. Certaines de ces carac- 
téristiques sont décvites ci-après. 

18. Les formations qualifiées de "quasi-atolls" comprennent 
un îlot en subsidence (affaissé) entouré d'un récif annulaire dont i l  
est séparé par un lagon. Aitutaki dans les îles Cook (figure 3) et Truk 
daris les îles Carolines (figure 4) sont des "quasi-atolls". Aitutaki est 
une formation volcanique subsiderite dont la structure s'est inclinée 
jusqu'à se confondre avec la couronne de récifs dans sa partie Nord. 



Figure 2. Atoll Maluelap (îles Marshall) 

So11r.c c, " Pr/< ific I\lotin'\, vol. IV,  Western Pzicific, Geographical Handbook 
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L.'ile de TI-uk est en fait la partie émergée de plusieurs pics apparte- 
nant à une chaîne volcanique sous-marine. 

19. L,es récifs en forme de fer à cheval se referment parfois au 
point de ressembler à des atolls. Cette formation est plus fréquente 



Figure 3. Aitutaki (îles Cook) 

dans les zones où le mouvement des vagues est pratiquement inva- 
riable. Les deux branches du fer à cheval se forment du côté sous 
le vent et finissent parfois par converger jusqu'à se rejoindre. 

20. On appelle "faro" un petit récif de forme atollienne ou 
oblongue, avec un lagon pouvant atteindre 30 mètres de profondeur, 
inclus dans une barrière de récifs ou dans la couronne d'un atoll. On 
ne sait pas si les faros sont les derniers vestiges d'une île centrale 
affaissée ou s'il s'agit d'atolls dont le lagon s'est envasé. Ebon dans 
les îles Marshall (figure 5) et Manihiki dans les îles Cook (figure 6) 
sont des faros. 

21. L'expression "récifs frangeants" est elle aussi strictement 
définie en géomorphologie. Il s'agit de récifs fortnés par un processus 



Figure 4. Truk (îles Carolines) 
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Mgjesty's Stationery Office. 

biologique auquel participent des coraux, des coquillages ou des vers 
producteurs de chaux. Ce type de récif n'est donc pas constitué d'un 
socle rocheux découpé par l'érosion au point d'être recouvert à marée 
haute. Le récif frangeant est une charpente construite par des orga- 
nismes marins, dont les intervalles sont ensuite comblés et consolidés 
par un phénomène de sédimentation. Rarotonga (îles Cook) est entou- 
rée de récifs frangeants au sens strict du terme géomorphologique. Ce 
récif coralien varie en largeur de 50 à 4.50 mètres. Mais si (comme 
c'est ici le cas) il  forme une bande continue émergée à marée basse et 
contiguë au rivage, i l  faut en tenir compte dans l'application de I'ar- 



Figure 5. Ebon (îles Marshall) 
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ticle 5. Dans certains cas, le récif peut être séparé de la laisse de basse 
mer de I'ile par une étroite lagune et entreco~ipé de petits chenaux. 

22. On appelle "récifs-barvièieç" les récifs qui se sont formés 
autour d'une ile à une certaine distance du rivage de manière à créer 
une lagune. Ouvéa (îles Wallis) est entourée de récifs-barrières sur- 
montés d'îles suffisamment grandes pour qu'on y ait établi des plan- 
tations (figure 7). Les îles entourées de récifs-barrières ressemblent 
à des quasi-atolls, la seule différence technique étant que les parties 
insulaires ne sont pas en subsidence. 

23. On peut supposer que les dispositions de l'article 6 concer- 
nant les récifs frangeants peuvent s'appliquer sans distinction à toutes 
les catégories de i.écifs ( y  compris les i.écifs-bai.i,ières), qui sont sépa- 
rés de la laisse de basse mei, de I'ile et forment une frange le long de 
son rivage. 

24. On notera en pa1,ticulier que l'article 6 permet uniquement 
d'utiliser cornme ligne de base la laisse de basse mer sur le récif telle 



Figure 6 .  Meniliiki (îles Cook) 
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qu'elle est indiquée sui- les cartes marines, mais non les récifs ou par- 
ties de récifs qui apparaissent sur ces cartes comme étant au-dessous 
du niveau de référence. 

25. L.'article 6 ne règle donc pas le statut des eaux du lagon 
d'un atoll ni des eaux fermées par des récifs frangeants. D'habitude, 
les eaux du lagon sont suffisamment liées au domaine terrestre pour 
être assujetties au régime des eaux intérieures. Les lagons possèdent 
aussi certaines des caractéristiques des baies à plusieurs entrées : leurs 
eaux sont entourées de terres et ils répondraient presque certainement 
aux critères du demi-cercle (article 10). En outre, le paragraphe 7 de 
l'article 47, qui traite des archipels, permet de considérer ces eaux 
comme une superficie de terre dans le calcul du rapport entre la super- 
ficie des terres et des eaux. On peut donc en conclure que ces eaux 
fermées peuvent être considérées comme des eaux intérieures. 

26. L,a plupart des atolls possèdent une ou plusieurs passes au 
travers des récifs. Par exemple, Truk possède douz,e passes navigables 
(figure 4). Si le lagon d'un atoll doit être considéré comme des eaux 
intérieures, il  faudra donc tvacer des lignes de fermeture à I'embou- 



Figure 7. Ouvéa (îles Wallis) 
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chure de chaque passe. Tokélaou a réglé ce problème dans l'article 5 
de sa loi du 23 décembre 1977 intitulée Terr.itoria1 Seas und Exclusive 
Econornic Zone Act 1977 (loi de 1977 concernant les mers territoriales 
et la zone économique exclusive), qui décrit la ligne de base dans les 
termes suivants (traduction non officielle) : "La ligne de base à partir 
de laauelle est mesurée la mer territoriale est la laisse de basse mer 
du réiif, côté large, sauf là où le récif est interrompu par une passe 
suiierficielle ou ~rofonde. auauel cas la ligne de base est une droite -. . - 
reliant les points extrêmes de j7interruptio< ou de la passe." 



27. L,e problème des passes au travers des récifs se pose de 
façon plus aiguë dans le cas de récifs frangeants interrompus sur plu- 
sieurs milles marins, ou lorsque ces récifs ne frangent qu'une partie 
de l'île. L'archipel de la Louisiade en Papouasie-Nouvelle-Guinée 
(figure 8) en est un exemple4. De toute évidence, la ligne de base 
devrait normalement être tracée à la laisse de basse mer du récif, 
côté large, à I'est, au nord et au sud de Taluga en général. Mais à 
I'est des îles Duchateau, le récif s'interrompt sur quelque 23 milles 
marins. La figure 9 représente une situation hypothétique fondée sur 
un cas géographique réel où un récif frangeant prononcé entoure un 
groupe d'îles au nord et à l'ouest. Dans les deux cas, il existe de 
grandes superficies d'eau adjacentes aux îles qui ne sont pas fermées 
par des récifs frangeants et qui ne peuvent donc être soumises au 
régime des eaux intérieures. Mais il semble aussi difficile, dans un 
cas comme dans l'autre, de trouver un moyen justifiable de trans- 
former en eaux intérieures la partie comprise entre les îles et le tron- 
çon ininterrompu du récif. 

28. Si le récif frangeant se trouve d'un seul côté d'une île, le 
problème consiste à relier l'île au récif de manière à délimiter les eaux 
intérieures. Il serait sans doute raisonnable d'utiliser la ligne la plus 
courte possible. 

29. L,es récifs doivent être indiqués sui. les cartes marines au 
moyen de symboles normalisés. 

P. Par "hauts-fonds découvrants", on entend les élévations natu- 
relles de terrain qui sont entourées par la mer, découvertes à marée 
basse et recouvertes à marée haute. Lorsque des hauts-fonds décou- 
v r a n t ~  se trouvent, entièrement ou en partie, à une distance du conti- 
nent ou d'une île ne dépassant pas la largeur de la mer territoriale, la 
laisse de basse mer sur ces hauts-fonds peut être prise comme ligne de 
base pour mesurer la largeur de la mer territoriale. 

2. Lorsque des hauts-fonds découvrants se trouvent entièrement 
à une distance du continent ou d'une île qui dépasse la largeur de la 
mer territoriale, ils n'ont pas de mer territoriale qui leur soit propre. 

30. Ces hauts-fonds découvrants sont des formations qui n'appa- 
raissent qu'à marée basse par mer calme. Lorsqu'ils sont rassemblés 
en groupes denses, les instituts hydrographiques les représentent le 
plus souvent comme un plateau découvrant sans identifier nécessai- 
rement chacune des formations découvertes à marée basse. C'est 
pourquoi il faudra souvent consulter la carte marine de la plus grande 
échelle possible afin de mieux différencier les hauts-fonds découvrants 
individuels et déterminer ceux d'entre eux qui peuvent servir à mesurer 
la largeur de la mer territoriale. 



Figure S. Archipel de la Louisiade 
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Figure 9. Groupement hypothétique d'îles 

3 1. Ldlarticle 13 stipule que seuls les hauts-fonds découvrants 
qui se trouvent à une distance du continent ou d'une île qui ne dépasse 
pas la largeur de la mer territoriale mesurée depuis le continent ou 
l'île peuvent servir à tracer les lignes de base. 

32. L.'application de cette règle est illustrée à la figure 10. L.e 
schéma montre quatre hauts-fonds découvrants, dont à peine deux 
peuvent servir à mesurer la mer territoriale. Le haut-fond B est situé 
entièrement dans la largeur de la mer territoriale mesurée depuis le 
continent, tandis que le haut-fond C n'y est que partiellement inclus. 
Les hauts-fonds B et C peuvent tous deux servir à tracer les lignes 
de base. Le haut-fond D se trouve entièrement à l'extérieur de la mer 



Figure 10. Hauts-fonds déeouvrants (d'après P. B. Beazley, 1978, p. 25) 
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territoriale mesurée depuis le continent: le fait qu'il se trouve dans 
la mer territoriale mesurée depuis B et C est sans importance. L,e 
haut-fond découvrant A ne peut servir à élargir la mer territoriale car 
il  est situé à l'extérieur de la largeur mesurée depuis le continent. Le 
fait qu'il soit situé dans la mer territoriale mesurée depuis la ligne de 
fermeture de la baie ne permet pas d'en tenir compte dans I'applica- 
tion du paragraphe 1 de l'article 13. 11 existe toutefois un arrêt con- 
tradictoire de la Cour suprême des Etats-Uniss. 



Chapitre II 

33. On peut employer des lignes de base droites le long des 
parties de la côte qui répondent aux critères de l'article 7. 

Article 7. - Lignes de base droites 

1. Là où la côte est profondément échancrée et découpée, ou s'il 
existe un chapelet d'îles le long de la côte, à proximité immédiate de 
celle-ci, la méthode des lignes de base droites reliant des points appro- 
priés peut être employée pour tracer la ligne de base à partir de laquelle 
est mesurée la largeur de la mer territoriale. 

2. Là où la côte est extrêmement instable en raison de la présence 
d'un delta et d'autres caractéristiques naturelles, les points appropriés 
peuvent être choisis le long de la laisse de basse mer la plus avancée 
et, même en cas de recul ultérieur de la laisse de basse mer, ces lignes 
de base droites restent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été modifiées 
par 1'Etat côtier conformément à la Convention. 

3. Le tracé des lignes de base droites ne doit pas s'écarter sensi- 
blement de la direction générale de la côte et les étendues de mer situées 
en deçà doivent être suffisamment liées au domaine terrestre pour être 
soumises au régime des eaux intérieures. 

4. Les lignes de base droites ne doivent pas être tirées vers ou 
depuis des hauts-fonds découvrants, à moins que des phares ou des 
installations similaires émergées en permanence n'y aient été construits 
ou que le tracé de telles lignes de base droites n'ait fait l'objet d'une 
reconnaissance internationale générale. 

5. Dans le cas où la méthode des lignes de base droites s'applique 
en vertu du paragraphe 1, il peut être tenu compte, pour l'établissement 
de certaines lignes de base, des intérêts économiques propres à la région 
considérée dont la réalité et l'importance sont manifestement attestées 
par un long usage. 

6. La méthode des lignes de base droites ne peut être appliquée 
par un Etat de manière telle que la mer territoriale d'un autre Etat se 
trouve coupée de la haute mer ou d'une zone économique exclusive. 

34. L'article 7 reprend quasiment mot pour mot le texte de 
l'article 4 de la Convention de 1958, né de l'arrêt de la Cour inter- 
nationale de Justice dans l'affaire anglo-norvégienne des pêcheries6. 



On peut employer des lignes de base droites là où la côte est profon- 
dément échancrée et découpée, ou s'il existe un chapelet d'îles le 
long de la côte, à proximité immédiate de celle-ci. L,es lignes de base 
droites doivent être tracées de manière à satisfaire plusieurs critères : 
le respect de l'orientation générale de la côte; le fait que les étendues 
de mer qui sont situées en deçà des lignes de base doivent être suffi- 
samment liées au domaine terrestre pour être soumises au régime des 
eaux intérieures; l'exception des hauts-fonds découvrants; et l'accès 
de tout autre Etat à la haute mer ou à sa zone économique exclusive7. 

35.  L'utilisation de lignes de base droites dans les conditions 
prescrites doit être coriforme à l'esprit comme à la lettre du premier 
paragraphe de l'article 7. Les points de vue peuvent diverger, mais 
les i.ecommandations ci-après semblent raisonnables. La notion de 
ligne de base droite évite de tracer fastidieusement des lignes de base 
normales dans les embouchures des fleuves et les baies lorsque cet 
exercice compliquerait exagérément le tracé de la mer territoriale. 
L.'exemple hypothétique de la figure 1 1  démontre que l'application 
des articles 5 et 10 créerait des enclaves et de profondes échancrures 
d'eaux non territoriales. Un tel tracé créerait des difficultés considé- 
rables tant en ce qui concerne le respect des différents régimes appli- 
cables que la surveillance des limites. 

36. Supposons que l'on soumette à plusieurs géographes, car- 
tographes et juristes le dessin d'un littoral hypothétique comprenant 
d ' m e  part une côte au tracé régulier et sans échancrure et d'autre 
part une côte profondément échancrée, en leur demandant d'indiquer 
le point qui sépare la côte profondément échancrée de la côte au 
tracé régulier, il est fort probable que chacun indiquerait un point 
différent. Jusqu'ici, il n'existe aucun critère objectif généralement 
accepté pour permettre aux experts de qualifier une côte de "profon- 
dément échancrée". Mais on s'accorde généralement sur le fait que 
le littoral doit présenter plusieurs échancrures répondant individuelle- 
ment aux critères qui définissent une baie au sens juridique du terme 
(voir l'article 10) bien que d'autres échancrures moins marquées 
puissent y être associées. 

37. La complexité du tracé de la mer territoriale diminue géné- 
ralement lorsque sa largeur augmente. Par exemple, les tracés très 
complexes qui existent actuellement autour de la Grande Barrière 
australienne disparaitront complètement si l'Australie décide de 
porter la largeur de sa mer territoriale de 3 à 12 milles marins. Mais 
ce palliatif n'élimine pas nécessairement tous les problèmes. 

38. On peut éliminer les enclaves ou poches profondes d'eaux 
non territoriales dans la mer territoriale en choisissant judicieusement 
un réseau de lignes de base droites qui n'a pas pour effet de repousser 
vers le large la limite extérieure de la mer territoriale (figure 12). 







39. Pour respecter l'esprit de l'article 7 à l'égard des côtes 
échancrées et des chapelets d'îles, on peut tracer des lignes de base 
droites là oii l'utilisation de lignes de base normales et de lignes de 
fermeture au travers des baies et embouchures de fleuves donnerait 
à la mer territoriale un tracé coniplexe, et lorsque cette complexité 
peut être résolue en employant un réseau de lignes de base droites. 
Les lignes de base droites ne doivent pas servir à agrandir indûment 
la mer territoriale. 

40. L'expression "profondément échancrée" peut être employée 
avec un sens absolu ou relatif. Par exemple, au sens absolu, une 
échancrure étroite longue de quatre milles marins ne mérite pas néces- 
sairement d'être qualifiée de "profonde" si elle est située sur le rivage 
d'un Etat continental occupant une grande superficie terrestre, mais 
sur une île longue de huit milles marins, cette même échancrure occu- 
perait la moitié de la largeur du territoire. 

41. Si l'expression "profondément échancrée et découpée" est 
passée mot pour mot de l'arrêt de la CIJ dans l'affaire anglo-norvé- 
gienne des pêches (1951) à la Convention des Nations Unies (1982), 
par l'intermédiaire de la Convention de 1958, l'expression "chapelet 
d'îles le long de la côte, à proximité immédiate de celle-ci" semble 
s'inspirer (en la développant) d'une phrase tirée de l'Arrêt de la CIJ : 
"ou lorsqu'elle [la côte] est bordée par un archipel comme le 
's kjaergct nrd' " 

42. Il n'existe aucun critère objectif connu permettant de déter- 
miner uniformément et universellement les îles qui constituent un 
chapelet "le long de la côte, à proximité immédiate de celle-ci". 
Les Etats s'inspireront cependant de l'esprit général de l'article 7. 

43. La notion de "chapelet d'îles" et l'interprétation de I'expres- 
sion "à proximité immédiate" appellent encore certaines précisions. 
De toute évidence, un "chapelet" est formé de plusieurs îles, mais 
il est difficile d'en prescrire le nombre minimal. Etant donné que le 
chapelet doit se trouver "le long de la côte", cette disposition ne 
s'applique pas aux chapelets d'îles disposés perpendiculairement à 
la côte (figure 13). 

44. Deux formations peuvent généralement être qualifiées de 
"chapelet d'îles". La première, qui relève directement de l'Arrêt 
rendu en 1951 par la CIJ dans l'affaire anglo-norvégienne des pêche- 
ries, se présente lorsque les îles semblent constituer un tout avec la 
terre ferme. Ces îles paraissent imbriquées dans la côte et, sur les 
cartes à petite échelle, sont représentées comme un prolongement de 
la terre ferme. La plus grande partie du skjrrergcrnrd, sur la côte nord 
de la Norvège, constitue un exemple typique de cette formation 
(figure 14). 



Figure 13. Chapelet d'îles orienté perpendiculairement à la côte 
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45. L.e deuxième type de "chapelet d'îles" est une formation 
d'îles-barrières située à quelque distance de la côte et masquant une 
grande partie du littoral depuis la mer. Par exemple, les îles situées 
le long de la côte yougoslave, de Pula à Sibenik, constituent un exem- 
ple typique d'îles-barrières alignées en chapelet. La côte peut aussi 
être masquée par une multitude d'ilots qui, du seul fait de leur nombre, 
pourraient être comparées à un chapelet. L,a myriade d'îles formant 
l'archipel de la Recherche au large des côtes de l'Australie-Occiden- 
tale constitue un excellent exemple de chapelets d'îlots. 

46. L.'expression "à proximité immédiate de celle-ci [la côte]" 
est une notion dont la signification est claire mais qui ne répond à 
aucun critère absolu. Si l'on peut considérer un chapelet d'îles situé 
à trois milles marins de la côte comme se trouvant "à proximité 
immédiate de celle-ci", cette interprétation ne s'applique pas à un 
chapelet distant de 100 milles marins. On convient généralement que, 





avec une mer territoriale large de 12 milles, une distance de 24 milles 
peut définir la "proximité immédiate". La distance préconisée dans 
les ouvrages spécialisés est en règle générale de 48 milles marins8 
ou plus dans certaines circonstances, mais ce chiffre n'est pas néces- 
sairement reconnu par tous (il faut bien entendu se demander si les 
eaux ainsi délimitées seront soumises au régime des eaux intérieures, 
ce que l'on examinera plus loin). A noter que cette distance est comptée 
jusqu'à la rive des îles côté continent, car le chapelet peut lui-même 
avoir une largeur considérable. 

47. Ayant défini les deux situations fondamentales qui peuvent 
,justifier l'emploi de lignes de base droites, I'article 7 prescrit ensuite 
des règles qui s'appliquent à certains cas particuliers et les critères 
à respecter dans le tracé des lignes de base. 

48. L.e paragraphe 2 de I'article 7 concerne les deltas. Trois 
points essentiels sont à retenir. Premièrement, ce paragraphe est 
subordonné au paragraphe 1 et ne peut s'y substituer. En d'autres 
termes, pour que les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent, la côte 
où se trouve le delta doit d'abord répondre aux conditions du para- 
graphe 1'. Deuxièmement, étant donné que le paragraphe 2 mentionne 
"la présence d'un delta et d'autres caractéristiques naturelles", i l  ne 
s'applique que si la côte présente effectivement un delta. Troisième- 
ment, la côte doit être "extrêmement instable". 

49. Les dispositions de ce paragraphe sont une innovation de la 
Convention de 1982. Les Etats peuvent tracer des lignes de base 
droites le long de la laisse de basse mer d'un delta situé sur une côte 
extrêmement instable sans être tenus de modifier ultérieurement les 
points choisis à chaque recul de la laisse de basse mer. Les termes de 
l'article 7 laissent supposer que les points de base seront modifiés 
à terme par 1'Etat côtier conformément à la Convention. On présume 
que cette modification interviendra lorsque la laisse de basse mer se 
sera relativement stabilisée dans sa nouvelle position, d'un côté ou 
de l'autre de la position choisie à l'origine. 

50. Pour faciliter l'interprétation de l'article 7 et mieux appré- 
hender les conditions dans lesquelles il  est sensé s'appliquer, i l  faut 
savoir qu'il a été rédigé en pensant essentiellement au delta du Gangel 
Brahmapoutre. Il s'agit du plus grand delta au monde, couvrant une 
superficie de quelque 60 000 kilomètres carrés, dont plus de la moitié 
est régulièrement inondée par la marée. Les moussons et les tem- 
pêtes provoquent des modifications extrêmement rapides, emportant 
des îles, modifiant le tracé des divers bras ramifiés et formant de nou- 
velles îles en très peu de temps. L'expression "extrêmement instable" 
doit donc être interprétée par référence à ce cas. A noter que cette 



instabilité n'entraîne pas nécessairemerit une avance ou un recul 
général du littoral. Dans le cas du Gange, la position générale de la 
côte est relativement stable. 

Enzpllicernent des points dc buse 

51. La deuxième règle concerne le choix des points appropriés 
qui vont définir le réseau de lignes de base droites, en particulier la 
possibilité d'utiliser des hauts-fonds découvrants comme points de 
base. Les points appropriés doivent être situés sur le territoire de 
I'Etat qui trace les lignes de base et se trouver au niveau ou au-dessus 
de la laisse de basse merl0 qui sert de ligne de base normale sur le 
reste de la côte. En outre, le réseau de lignes de base droites doit 
être "fermé". Cela signifie que le réseau de lignes de base, que celles- 
ci soient tracées le long de la côte d'une île ou du continent, doit 
commencer et finir au niveau ou au-dessus de la laisse de basse merl1, 
et si des lignes de base droites sont tirées entre un chapelet d'îles 
et le continent ou entre le chapelet et une grande île, tous les points 
de base intermédiaires doivent être situés au niveau ou au-dessus de 
la laisse de basse mer. Ainsi, les eaux intérieures créées par les lignes 
de base droites doivent être entièrement délimitées par une série de 
lignes de base droites (et d'îles le cas échéant) ainsi que par la côte 
à laquelle est associé le réseau de lignes de base droites (voir I'ar- 
ticle 14). 

52. Les hauts-fonds découvrants ne peuvent servir de points 
appropriés pour définir un réseau de lignes de base droites, sauf dans 
deux cas (art. 7, par. 4). La première exception concerne les hauts- 
fonds découvrants sur lesquels ont été constiuits des phares ou des 
installations similaires. Cette disposition ne semble guère présenter 
d'ambiguïté. Le terme "hauts-fonds découvrants" est parfaitement 
défini à l'article 13 et I'on ne saurait se tromper sur la nature d'un 
phare. Quant aux "installations similaires" elles sont de deux types : 
i l  s'agit soit de pylônes ou constructions ressemblant à des phrares 
mais dont la fonction n'est pas spécifiquement liée à la navigation, 
soit de dispositifs dont la fonction est similaire ou connexe à celle d'un 
phare, c'est-à-dire prévenir les navigateurs d'un danger ou les aider à 
faire le point. Ce sont par exemple des cornes de brume, des balises 
et des catadioptres radar, bien que I'on puisse supposer que ces ins- 
tallations soient clairement visibles quel que soit le niveau de la marée. 

53. Une deuxième exception permet d'utiliser les hauts-fonds 
découvrants pour l'établissement de lignes de base droites : lorsque cet 
usage a fait l'objet d'une reconnaissance internationale générale. Cette 
stipulation concerne en particulier la Norvège qui utilise des hauts- 
fonds découvrants non construits pour tracer des lignes de base droi- 
tes, lesquelles ont été acceptées par la Cour internationale de Jus- 
ticeI2. 



Direction gérzkr~rlc dc la c8tc 

54. Le paragraphe 3 de l'article 7 stipule que le tracé des lignes 
de base droites ne doit pas s'écarter sensiblement de la direction 
générale de la côte. Cette notion apparaît pour la première fois dans 
l'Arrêt de 1951 dans l'affaire anglo-norvégienne des pêcheries, mais 
la CIJ note également que la notion est dénuée de toute précision 
mathématique. On a tenté de la rendre plus précise par une analyse du 
système norvégien de lignes de base. On a constaté qu'à la seule excep- 
tion du fjord Vest les lignes droites ne s'écartent jamais de la direc- 
tion générale de la côte de plus d'une quinzaine de degrés. On a pro- 
posé un écart maximal de 20 degrés comme règle générale". Etant 
entendu toutefois que si le chapelet d'îles peut être parallèle à la côte, 
sa forme géographique peut être telle que les lignes qui le relient à 
la côte forment parfois un angle supérieus à 20 degrés. 

55. Hormis l'absence d'un écart maximal précis permettant de 
.juges l'exactitude d'une ligne de base droite, il faut d'abord s'entendre 
sur la direction générale de la côte. Dans son Arrêt sur l'affaire anglo- 
norvégienne des pêcheries, la CIJ déclare que, sauf abus manifeste, on 
ne peut se satisfaire d'examiner un secteur isolément ni s'en tenir aux 
impressions tirées de cartes marines à grande échelle. On ne peut 
cependant supposer qu'il n'existe aucune limite à la longueur de la 
côte à prendre en considération pour déterminer l'écart d'une ligne de 
base. Peut-être pouri-ait-elle être fonction de la longueur maximale 
jugée admissible pour une ligne de base, sans que les deux soient 
nécessairement égalestJ. 

56. Enfin, on noteia que cette disposition ne traite nullement de 
la distance entre le continent et la ligne de base, mais uniquement 
du parallélisme général de leurs directions. 
Régime des eaux întériei(res 

57. La question de la distance séparant la ligne de base du con- 
tinent fait I'ob,jet de la iègle figurant au paragraphe 3 de l'article 7, 
aux termes de laquelle les étendues de mer situées en deçà de la ligne 
de base droite "doivent être suffisamment liées au domaine terrestre 
pour être soumises au régime des eaux intérieures". Cette phrase est 
également reprise de l'Arrêt de 1951 dans l'affaire anglo-norvégienne 
des pêcheries. Les juges, rappelant que cette idée est à la base de la 
détermination du régime des baies, font observer qu'elle doit recevoir 
une large application le long d'une côte comme celle de la Norvège. 
Malheureusement, il ne s'est pas révélé possible d'élaborer un critère 
mathématique pour justifier l'application de cette règle. Son esprit 
est clair : les eaux intérieures doivent être dans une proximité relative- 
ment étroite de la terre représentée par des îles ou promontoires. Dans 
une déclaration à la Commission du droit international, la Suède a 
estimé que le critère selon lequel les eaux doivent être suffisamment 
liées au domaine terrestre signifie que ". . . l'étendue des eaux en ques- 
tion est si entourée de terres, les îles le long de la côte comprises 
elles aussi, qu'il semble naturel de l'assimiler au domaine t e r r e ~ t r e " ' ~ .  



Dispositions diverses 

58. Dans certains cas, le paragraphe 5 de l'article 7 permet de 
tenir compte "des intérêts économiques propres à la région consi- 
dérée". On ne peut invoquer de tels intérêts pour justifier l'emploi 
de lignes de base droites en l'absence d'échancrures profondes ou de 
chapelets d'îles, mais uniquement pour déterminer la position des 
lignes de base droites lorsque l'une ou l'autre de ces conditions est 
satisfaite (côte profondément échancrée ou bordée de chapelets d'îles). 

59. L"'importance" des intérêts économiques étant un terme 
relatif, applicable à toute une région autant qu'à une petite collectivité 
côtière, son analyse n'apporterait saris doute guère d'éclaircissements. 
Les intérêts économiques de la pêche le long de la côte norvégienne, 
qui expliquent les préoccupations de la Cour internationale de Justice, 
remontent à plusieurs siècles. Mais l'expression "attestées par un 
long usage" n'impose pas nécessairement une aussi longue antériorité. 

60. Le paragraphe 6 de l'article 7 est à la fois clair et succinct. 
Les Etats côtiers rie peuvent tirer de lignes de base droites de manière 
telle que la mer territoriale d'un Etat limitrophe soit coupée de la 
haute mer ou d'une zone économique exclusive. On peut citer à cet 
égard l'exemple de la France qui a scrupuleusement respecté cette 
prescription dans le décret du 19 octobre 1967 qui, en fixant la posi- 
tion des lignes de base, laisse à Monaco libre accès vers le large. 



Chapitre 

61. L.e présent chapitre traite des limites de la mer territoriale 
au voisinage des embouchures de fleuves, des baies, des ports et des 
rades. 

Article 9. - Emlmrchrri~e de5 jlerri~es 

Si un fleuve se jette dans la mer sans former d'estuaire, la ligne 
de base est une ligne droite tracée à travers l'embouchure du fleuve 
entre les points limites de la laisse de basse mer sur les rives. 

62 .  Ce bref article contient deux points qui appellent observa- 
tion. Premièrement, là où le texte français se lit " s i  un fleuve se jette 
dans la mer sans former d'estuaire", le texte anglais dit 'Y if1 river 
floivs diwctly ir l to the sea" (soit, mot pour mot, si un fleuve se jette 
directement dans la mer). Le mot directly doit donc être interprété 
à la lumière du texte français qui précise bien que le fleuve ne forme 
pas d'estuaire. L.e texte français de l'article 9 reprend les termes de 
l'article 13 de la convention de 1958. En outre, la Commission du 
droit international, dans ses travaux de 1956, s'inspirant de travaux de 
la Conférence de L.a Haye (1930), avait rédigé un article de deux para- 
graphes traitant des embouchures de fleuves; le deuxième paragraphe 
stipulait que si le fleuve formait un estuaire, le cas devait être traité 
selon les dispositions applicables aux baiesI6. Ainsi, le mot directly 
peut être interprété dans le même sens que "sans former d'estuaire". 
Mais on notera aussi que l'estuaire fait partie du fleuve et qu'en cette 
période de montée du niveau de la mer rares sont les fleuves qui ne 
forment pas d'estuaire. 

63. Deuxièmement, l'article 9 ne donne aucune indication quant 
aux choix des points exacts entre lesquels sera tracée la ligne de base, 
sauf qu'il s'agit des "points limites de la laisse de basse mer sur les 
rives". Bien que la ligne de base soit tracée "à travers I'embouchure 
du fleuve", cette zone est parfois difficile à définir, notamment sur 
une côte basse baignée par des marées de grande amplitude. On ne 
peut imaginer une solution universelle valable pour tous les genres 
d'embouchures de fleuve, ce qui explique sans doute la généralité de 
l'article 9. 



64. Les lignes de fermeture des embouchures de fleuve doivent 
être indiquées sur des cartes marines à l'échelle appropriée pour en 
déterminer I'ernplacement. A défaut, on dressera une liste des coor- 
données géographiques des points marquant l'extrémité des lignes 
(voir 1'ai.ticle 16). Les dispositions de l'article 9 s'appliquent égale- 
ment aux fleuves dont deux Etats ou plus sont riverains. En outre, 
rien ne limite la longueur de la ligne de fermeture. A ces deux égards, 
I'article concernant les baies est beaucoup plus stikt.  

Article 10. - B~ries 

1. Le présent article ne concerne que les baies dont un seul Etat 
est riverain. 

2. Aux fins de la Convention, on entend par "baie" une échan- 
crure bien marquée dont la pénétration dans les terres par rapport à 
sa largeur à l'ouverture est telle que les eaux qu'elle renferme sont cer- 
nées par la côte et qu'elle constitue plus qu'une simple inflexion de la 
côte. Toutefois, une échancrure n'est considérée comme une baie que 
si sa superficie est au moins égale à celle d'un demi-cercle ayant pour 
diamètre la droite tracée en travers de l'entrée de l'échancrure. 

3. La superficie d'une échancrure est mesurée entre la laisse de 
basse mer le long du rivage de l'échancrure et la droite joignant les 
laisses de basse mer aux points d'entrée naturels. Lorsque, en raison de 
la présence d'îles, une échancrure a plusieurs entrées, le demi-cercle a 
pour diamètre la somme des longueurs des droites fermant les différentes 
entrées. La superficie des îles situées à l'intérieur d'une échancrure 
est comprise dans la superficie totale de celle-ci. 

4. Si la distance entre les laisses de basse mer aux points d'entrée 
naturels d'une baie n'excède pas 24 milles marins, une ligne de délimi- 
tation peut être tracée entre ces deux laisses de basse mer, et les eaux 
se trouvant en deçà de cette ligne sont considérées comme eaux inté- 
rieures. 

5. Lorsque la distance entre les laisses de basse mer aux points 
d'entrée naturels d'une baie excède 24 milles marins, une ligne de base 
droite de 24 milles marins est tracée à l'intérieur de la baie de manière 
à enfermer l'étendue d'eau maximale. 

6 .  Les dispositions précedentes ne s'appliquent pas aux baies 
dites "historiques" ni dans les cas où la méthode des lignes de base 
droites prévue à l'article 7 est suivie. 

65. Aucun autre sujet relatif aux limites maritimes n'a sans 
doute fait couler autant d'encre que l'article I O i 7 .  Certaines des ana- 
lyses les plus détaillées des règles relatives à la délimitation des baies 
figurent dans les dossiers de la Cour suprême des Etats-UnisI8. 



66. Les paragraphes 1 et 6 de l'article 10 excluent trois caté- 
gories de baies de l'application de ces dispositions : 1)  les baies dont 
plusieurs Etats sont riverains; 2) les baies historiques; et enfin 3) les 
baies transformées en eaux intérieures par les lignes de base droites 
prévues à l'article 7. 

67. Le deuxième paragraphe fournit une description sub,jec- 
tive et un critère objectif poui- définir une baie au sens juridique du 
terme. La description subjective s'appuie sur quatre expressions qui 
vont deux par deux. Les expressions "échancrure bien marquée" et 
"plus qu'une simple inflexion de la côte" sont porteuses du même 
sens. II faut qu'à l'ouverture de la baie la direction de ses rives fasse 
un angle marqué avec la direction générale de la côte. De même, les 
références à "la pénétration dans les terres par rapport à sa largeur 
à I'ouvertui-e" et à des "eaux. .. cernées par la côte" décrivent une 
configuration telle que la baie est cernée par les terres sur tous les 
côtés sauf un. Aussi utiles que soient ces descriptions, i l  existe en 
pratique de nombreuses configurations, depuis une simple inflexion 
de la côte jusqu'à une échancrure très prononcée, qui pourraient 
alimenter des controverses d'experts quant à leur- statut juridique de 
baie. Pour éviter cette difficulté, l'ai-ticle 10 comprend le critère sup- 
plémentaire du demi-cercle. Bien que la superficie de la baie puisse 
être comparée à un demi-cercle sur une carte (comme à la figure 15), 
point n'est besoin de se livrer à cet exercice de superposition. L,a 
figure du demi-cercle n'est pas déterminante pour l'application de 
ce critère, seule importe sa superficie effective. 

68. L,e troisième paragraphe traite du problème technique qui 
consiste à comparer la superficie de la baie à celle du demi-cercle 
approprié. De toute évidence, le diamètre du demi-cercle est équiva- 
lent à la largeur de l'échancrure aux points d'entrée ou, lorsque l'échan- 
crure a plusieurs entrées en raison de la présence d'iles, a la somme 
des longueurs de droites fermant les différentes entrées. En outre, la 
superficie des eaux de I'échanci-ure comprend explicitement la super- 
ficie des iles se trouvant à l'intérieur de l'échancrure. 

69. L.a définition de la superficie totale de l'échancrure contient 
deux incertitudes. Premièrement, on ne précise pas comment définir 
les points d'entrée naturels. Certaines baies possèdent plusieurs 
points qui pourraient être utilisés indifféremment, d'autres n'ont qu'un 
seul point d'entrée naturel, d'autres enfin ont une entrée où la côte 
est régulièrement incurvée et oii l'on ne distingue aucun point par- 
ticulier (figure 16). Plusieurs critères ont été proposés afin de définir 
objectivement les points d'entrée naturels. Malgré l'utilité de ces pro- 
positions, certains leurs préfèrent encore d'autres critères. L.'article 10 
est muet à cet égard. 

70. L,a deuxième incertitude procède du fait que la superficie 
de la baie est censée être définie par la laisse de basse mer le long 
du rivage de l'échancrure et par une droitejoignant les points d'entrée 



Figure 15. Regles de fermeture des baies 

L'échancrure ayant une superficie inférieure 
à celle du demi-cercle, elle rie peut être con- 
sidérée comme urie baie fermée. 

L'échancrure ayant une superficie supérieure 
à celle du derni-cercle, elle peut être con- 
sidérée comme une baie fermée. 



Figure 16. Problèmes relatifs à la définition des points 
d'entrée naturels d'une baie 

A. Points d'entrée rnliltiples ,"! I 

B. Point d'entrée unique 

C. Points d'entrée indéfinis 

milles marins 

MAP NO. 3530.8 (F) UNITED NATIONS 
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naturels. L,a laisse de basse mer étant interrompue à I'embouchure des 
fleuves qui se jettent dans la baie, on pourrait arguer que ces embou- 
chures seront fermées par des lignes de base droites reliées à la laisse 
de basse mer. Toutefois, si I'embouchure d'un fleuve est assez large 
pour que la marée y pénètre, on pourrait considérer que la ligne de 



fermeture doit être tracée en amont de l'embouchure. Ce problème 
se posera uniquement si la superficie de la baie est très proche de 
celle du demi-cercle et si l'on veut donner à la baie la plus grande 
super5cie possible. 

71. Dans les précédents mentionnés jusqu'ici, certaines indica- 
tions tendraient à démontrer que les eaux corisidérées comme subsi- 
diaires de la baie doivent être exclues du calcul de la superficie des 
eaux de la baie (figure 17). Si le littoral d'une échancrure subsidiaire 
fait partie de la laisse de basse mer et si ses eaux font partie de la 
pénétration de la mer dans les terres, il semble qu'il n'y ait aucune 
raison de ne pas compter I'échancrure subsidiaire dans la superficie 
de l'échancrure p r in~ ipa l e '~ .  

72. Certaines difficultés d'interprétation peuvent se poser si 
les îles délimitant les différentes entrées d'une baie se situent au large 
de la ligne droite joignant directement les points d'entrée naturels 
extrêmes ou si certaines des entrées créées par les îles ne sont pas 
navigables. Toutefois, l'article 10 ne précise pas si les îles doivent 
se trouver dans l'entrée de la baie. Il suffit que leur présence cr ie  

Figure 17. Exemple d'échancrure subsidiaire 

Ligne de fermeture 



plusieurs entrées. Ainsi, des îles se trouvant au-delà (côté large) de 
la droite reliant directement les points d'entrée naturels extrêmes 
peuvent bénéficier des dispositions de l'ai-ticle 10. 11 reste à détermi- 
ner à partir de quelle distance les îles sont trop au large pour qu'on 
les considère comme formant une entrée de la baie. 

73. La Convention ne précise pas si le point d'entrée naturel 
d'une échancrure peut être situé sur une île. Dans la pratique, il existe 
des îles relativement grandes qui ferment ou qui constituent une baie, 
par exemple Long Island (New York) [figure 181. En pareil cas, on 
poul.rait à juste titre employer un point d'entrée naturel situé sur 

Toutefois, il faut encore fermer la ligne de base en tirant une 
ligne joignant l'île à la côte. Certes, on pourrait arguer qu'en pareil 
cas la baie possède deux entrées, même si l'une d'elles n'est pas 
navigable. Le paragraphe 3 de l'article 10 ne traite pas de la navi- 
gabilité des entrées. 

74. L,es paragraphes 4 et 5 de l'article 10 stipulent qu'aucune 
ligne ou série de lignes de fermeture ne peut mesurer plus de 24 mil- 
les marins de long. Si l'entrée de la baie est plus large, une ligne de 
base droite de 24 milles marins peut être tracée à l'intérieur de la baie 
de manière à enfermer la plus grande étendue d'eau possible (figure 15). 

75. L'article 16 exige que les Etats côtiers donnent la publicité 
voulue aux cartes ou listes de coordonnées géographiques et en dépo- 
sent des exemplaires auprès du Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies. 

Article 1 1.  - Port,% 

Aux fins de la délimitation de la mer territoriale, les installations 
permanentes faisant partie intégrante d'un système portuaire qui s9avan- 
cent le plus vers le large sont considérées comme faisant partie 
côte. Les installations situées au large des côtes et les îles artificielles ne 
sont pas considérées comme des installations portuaires permanentes. 

76. Aux termes de cet article, les installations permanentes 
faisant pastie intégrante d'un système portuaire sont considérées 
comme faisant partie de la côte. Ce serait notamment le cas d'un 
brise-lames qui n'est pas matériellement rattaché à la côte, sous 
réserve qu'il fasse partie intégrante d'un système portuaire. Par contre, 
les installations situées au large des côtes et les îles artificielles ne 
sont pas considérées comme des installations portuaires permanentes. 

77. L'article 50 permet aux E,tats archipels de tracer des lignes 
de fermeture pour délimiter leurs eaux intérieures, conformément 
aux articles 9, 10 et 11, ce dont on peut déduire que l'entrée d'un 
port peut être fermée par une ligne de base droite. 





Article 12. - Rridcs 

K,orsqu9elles servent habituellement au chargement, au déc 
gement et au mouillage des navires, les rades i normalement se t 
veraient entièrement ou partiellement au-delà la limite extérieure de 
la mer territoriale sont considérées comme faisant partie de la mer 
territoriale. 

78. Cet article correspond à l'article 9 de la Convention de 1958, 
sauf en ce qui concerne l'indication des limites sur les cartes, qui a 
été renvoyée à I'ar'ticle 16. L'article 12 ne traite pas des lignes de base 
mais de la limite extérieure de la mer territoriale. II semble qu'en 
1958, lorsque beaucoup de pays limitaient encore leur mer territoriale 
à 3 milles marins, plusieurs rades étaient situées à I'extérieur des mers 
territoriales. Suite à l'adoption généralisée d'une limite de 12 milles 
marins, le nombre de rades situées à I'extérieur de la mer territoriale 
a sans doute beaucoup diminué. Lorsqu'une rade est à cheval sur la 
limite extérieure de la mer territoriale, il suffit alors de déplacer la 
limite extérieure de manière à inclure toute la rade dans la mer terri- 
toriale. Si la rade est située entièrement à I'extérieur de la mer terri- 
toriale, il semble qu'on doive alors la considérer comme une partie 
détachée de mer territoriale, éventualité qui parait peu probable. 

Article 14. - Combinaison de rnéthodes poirr établir 
les lignes de lxise 

L9Etat côtier peut, en fonction des différentes situations, établir 
les lignes de base selon une ou plusieurs des méthodes prévues dans les 
articles précédents. 

79. Cet article permet à tout Etat de tracer ses lignes de base 
selon la ou les méthodes qui conviennent le mieux aux diverses parties 
de sa côte. 

Article 46. -- Emploi des tc'rtnes 

Aux fins de la Convention, on entend par : 

a) "Etat archipel9' : un Etat constitué entièrement par un ou plu- 
sieurs archipels et éventuellement d'autres îles; 

b )  "Archipel'9 : un ensemble d'îles, y compris des parties d'îles, 
les eaux attenantes et les autres éléments naturels qui ont ies uns avec 
les autres des rapports si étroits qu'ils forment intrinsèquement un tout 



géographique, économique et politique, ou qui sont historiquement 
considérés comme tels. 

Article 47. - Lignes de  base archipél~rgiqirrs 

P. Un Etat archipel peut tracer des lignes de base arc 
roites reliant les points extrêmes des îles Ies plus éloignées et des récifs 
écouvrants de l'archipel à condition que le tracé de ces lignes de base 

englobe les îles principales et définisse une zone où le rapport de la super- 
ficie des eaux à celles des terres, atolls inclus, soit compris entre 1 à 1 
et 9 à 1. 

2. La longueur de ces lignes e base ne doit pas dépasser 100 mil- 
les marins; toutefois, 3 p. 100 au maximum du nombre total des lignes 
de base entourant un archipel donné peuvent avoir une longueur supé- 
rieure, n'excédant pas 125 milles marins. 

3. Le tracé de ces lignes de base ne doit pas s'écarter sensiblement 
du contour général de l'archipel. 

4. Ces lignes de base ne peuvent être tirées vers ou depuis des 
hauts-fonds découvrants, à moins que des phares ou des installations 
similaires émergées en permanence n'y aient été construits ou que le 
haut-fond ne soit situé, entièrement ou en partie, à une distance de l'île 
la plus proche ne dépassant pas la largeur de la mer territoriale. 

5. Un Etat archipel ne peut appliquer la méthode de tracé de ces 
lignes de base d'une manière telle que la mer territoriale d'un autre 
Etat se trouve coupée de la haute mer ou 'une zone économique exclu- 
sive. 

6 .  Si une partie des eaux archipélagiques d'un Etat archipel est 
située entre deux portions du territoire d'un Etat limitrophe, les droits 
et tous intérêts légitimes que ce dernier Etat fait valoir traditionnelle- 
ment dans ces eaux, ainsi que tous les droits découlant d'accords con- 
clus entre les deux Etats, subsistent et sont respectés. 

7. Aux fins du calcul du rapport de la superficie des eaux à la 
superficie des terres prévu au paragraphe 11, peuvent être considérées 
comme faisant partie des terres les eaux situées en deçà des récifs fran- 
geants bordant les îles et les atolls ainsi que toute partie d'un plateau 
océanique à flancs abrupts entièrement ou presque entièrement cernée 
par une chaîne d'îles calcaires et de récifs 

8. Les lignes de base tracées conformément au présent article 
doivent être indiquées sur des cartes marines à l'échelle appropriée 
pour en déterminer l'emplacement. Des listes des coordonnées géogra- 

iques de points précisant le système géodésique utilisé peuvent être 
substituées à ces cartes. 

9. E'Etat archipel donne la publicité voulue aux cartes ou listes 
de coordonnées géographiques et en dépose un exemplaire auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 



80. Les neuf paragraphes de l'article 47 traitent des règles rela- 
tives au tracé des lignes de base archipélagiques, de clauses de sauve- 
garde visant à protéger les intérêts des Etats limitrophes qui pourraient 
être affectés par ces règles, de la publicité et du dépôt des cartes 
et listes de coordonnées géographiques déterminant l'emplacement 
des lignes de base archipélagiqiies. 

81. Les trois premiers paragraphes énoncent cinq critères aux- 
quels doivent satisfaire les lignes de base archipélagiques : leur tracé 
doit englober les îles principales de I'archipel; elles doivent définir une 
zone dans laquelle la superficie des eaux est au moins égale (et en 
aucun cas plus de neuf fois supérieure) à celle des terres; aucune des 
lignes ne peut avoir une longueur supérieure à 125 milles marins; 
3 p. 100 au maximum du nombre total des lignes de base peuvent 
avoir une longueur supérieure à 100 milles marins; et le tracé des 
lignes de base ne doit pas s'écarter sensiblement du contour général 
de I'archipel. 

82. Chaque critère doit être examiné tour à tour. L'expression 
"îles principales" se prête à plusieurs interprétations. Selon les pays, 
on l'entendra comme désignant les îles les plus grandes en superficie, 
les plus peuplées, les plus économiquement productives, ou celles 
dont le rôle historique ou culturel est dominant. 

83. Le critère selon lequel à peine 3 p. 100 du nombre total de 
lignes de base peuvent avoir une longueur supérieure à 100 milles 
marins (art. 47, par. 2) peut sembler rigoureux. Mais le calcul est 
simple : les réseaux contenant 2 à 33 lignes de base ne peuvent comp- 
ter aucune ligne de plus de 100 milles et ceux formés de 167 à 199 lignes 
peuvent compter 5 lignes d'une longueur supérieure à 100 milles. Le 
nombre total de lignes n'étant pas limité (et plus on compte de lignes 
plus le contour général de I'archipel est respecté), il est normalement 
possible de modifier le nombre de segments de manière à obtenir le 
nombre voulu de lignes de base les plus longues. 

84. Le critère selon lequel les lignes de base ne doivent pas 
s'écarter sensiblement du contour général de I'archipel re.joint celui 
de l'article 7 qui stipule que le tracé des lignes de base droites ne doit 
pas s'écarter sensiblement de la direction générale de la côte. 

85. De toute évidence, le critère relatif au rapport entre la super- 
ficie des eaux et celle des terres ne pourra être appliqué de façon 
uniforme que si l'on sait avec certitude ce qui est eau et ce qui est 
terre. L,e paragraphe 7 prévoit deux conditions dans lesquelles les eaux 
peuvent être comptées dans la superficie des terres aux fins du calcul. 
Premièrement, peuvent être considérées comme faisant partie des 
terres les eaux situées en deçà des récifs frangeants bordant les îles 
et les atolls. On a vu précédemment que lorsque la couronne de récifs 
d'un atoll ou les récifs frangeants bordant une île présentent des dis- 
continuités, l'application de l'article 6 pose des difficultés. Le même 
problème pourrait se poser dans l'interprétation du paragraphe 7 de 



I'article 46. Deuxièmement, peut être considérée comme faisant par- 
tie des terres toute partie d'un plateau océanique à flancs abrupts 
entièrement ou presque entièrement cernée par une chaîne d'îles 
calcaires et de récifs découvrants". La difficulté pourrait résider dans 
la question de savoir si de telles formations peuvent être considérées 
comme cernant presque entièrement un plateau". 

86. Il n'y a aucun problème à déterminer si la longueur d'une 
ligne de base est supérieure à 125 milles marins. 

87. Les points reliés par les lignes de base peuvent être des 
hauts-fonds découvrants situés à une distance de la tesre ne dépas- 
sant pas la largeur de la mer territoriale, ou même plus loin si des 
phares ou installations similaires y ont été construits. Cette règle 
reprend les dispositions du paragraphe 1 de I'article 13 et du para- 
graphe 4 de l'article 7, différant en cela des règles relatives au tracé 
des lignes de base droites. Nous avons déjà examiné ces deux articles. 

88. De même que les lignes de base droites, les lignes de base 
archipélagiques ne peuvent être tracées de manière telle que la mer 
territoriale d'un autre Etat se trouve coupée de la haute mer ou d'une 
zone économique exclusive. 

89. Le paragraphe 6 traite des cas où les eaux archipélagiques 
d'un Etat sont situées entre deux portions du territoire d'un Etat limi- 
trophe. Cette situation se retrouve entre la Malaisie continentale et 
Sarawak qui sont séparés par le prolongement des eaux archipéla- 
giques indonésiennes associées aux Kepulauan Anambas et Kepu- 
lauan Bungurari. Ce paragraphe prévoit que les droits et tous intérêts 
légitimes que 1'Etat limitrophe fait valoir traditiorinellement dans ces 
eaux, ainsi que tous les droits découlant d'accords conclus entre les 
deux Etats, subsistent et sont respectés. 

90. Les deux dernien paragraphes de I'article 47 concernent 
la publicité et le dépôt des cartes ou listes de points indiquant I'empla- 
cernent des lignes de base archipélagiques. Ces dispositions seront 
examinées au chapitre suivant dans le cadre de I'article 16. 

91. Deux remarques additionnelles s'imposent. Premièrement, 
un Etat qui constitue un archipel au sens géographique du terme 
mais non au sens de I'article 46, ou qui ne répond pas aux cinq cri- 
tères de l'article 47, peut employer, le long des parties appropriées 
de sa côte, le système des lignes de base droites prévu à I'article 7. 
Cette méthode sera sans doute le plus souvent utilisée pour les archi- 
pels dont le tracé des lignes de base archipélagiques ne définit pas 
une zone où la superficie des eaux est au moins égale à celle des 
terres. Par contre, les Etats où la superficie des eaux serait plus de 
neuf fois supérieure à celle des terres sont souvent composés de peti- 
tes îles qui ne répondent pas aux conditions stipulées à I'article 7. 

92. Deuxièmement, rien ne semble interdire aux Etats archipels 
de tracer des lignes de base archipélagiques autour des îles qui répon- 



dent aux cinq critères, laissant ainsi les autres îles à l'extérieur du 
tracé archipélagique". Ainsi, un Etat constitué de plusieurs archipels, 
selon les termes de l'article 46, lettre rr, pourrait tracer des réseaux 
distincts de lignes de base archipélagiques autour de ses différents 
groupes d'îles2? Si I'Etat trace plusieuis ensembles de lignes archi- 
pélagiques, chaque ensemble doit satisfaire individuellement aux 
cinq critères. 

Article S0. - Délitnitrrtion des errrir i17rc;rierirr~ 

A l'intérieur de ses eaux archipélagiques, I'Etat archipel peut tra- 
cer des lignes de fermeture pour délimiter ses eaux intérieures, confor- 
mément aux articles 9, 10 et 11. 

93. L'article 50 permet aux Etats archipels qui ont tracé des 
lignes de base archipélagiques de délimiter leurs eaux intérieures en 
traçant des lignes de fermeture conformément aux articles 9, 10 et I I .  
Cet article ne permet cependant pas de délimiter les eaux intérieures 
en appliquant l'article 7 à un réseau de lignes de base archipélagiques. 



Chapitre IV 

UNIES 

Article 16. - Cartes marines et listes 
des coordonnées géogrcrphiqrres 

1. Les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur 
de la mer territoriale établies conformément aux articles 7, 9 et 10 ou 
les limites qui en découlent et les lignes de délimitation tracées confor- 
mément aux articles 12 et 15 sont indiquées sur des cartes marines à 
l'échelle appropriée pour en déterminer l'emplacement. A défaut, une 
liste des coordonnées géographiques de points précisant le système 
géodésique utilisé peut y être substituée. 

2. L'Etat côtier donne la publicité voulue aux cartes ou listes des 
coordonnées géographiques et en dépose un exemplaire auprès du Secré- 
taire général de l'Organisation des Nations Unies. 

Article 47. - Lignes de Ocrse crrchipélcrgiques 

8. Les lignes de base tracées conformément au présent article 
doivent être indiquées sur des cartes marines à l'échelle appropriée pour 
en déterminer l'emplacement. Des listes des coordonnées géographiques 
de points précisant le système géodésique utilisé peuvent être substituées 
à ces cartes. 

9. L'Etat archipel donne la publicité voulue aux cartes ou listes 
de coordonnées géographiques et en dépose un exemplaire auprès du 
Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies. 

94. On a déjà examiné à l'article 5 l'obligation d'indiquer les 
lignes de base normales sur des cartes marines. Le présent chapitre 
traite de la publication des lignes de fermeture, des lignes de base 
droites et des lignes de base archipélagiques. Les Etats côtiers et 
archipélagiques sont tenus par la Convention de donner la publicité 
voillue à leurs lignes de base sous l'une des formes spécifiées et de 
déposer un exemplaire des cartes ou listes auprès du Secrétaire général 
de l'Organisation des Nations Unies. 



95. Les Etats côtiers disposent de plusieurs moyens pour don- 
ner la publicité voulue à l'emplacement des lignes de fermeture ou 
lignes de base droites, des limites extérieures des rades et de leurs 
frontières internationales. Premièrement, les lignes de base établies 
conformément aux articles 7, 9 et 10 et les limites extérieures de la 
mer territoriale, tracées conformément aux articles 12 et 15, peuvent 
être indiquées sur des cartes marines à l'échelle appropriée pour en 
déterminer l'emplacement. La deuxième option consiste à indiquer les 
limites extérieures de la mer territoriale qui découlent des lignes de 
base établies conformément aux articles 7, 9 et 10 et aux articles 12 
et 15, ainsi que par application des articles traitant des rades et de 
la délimitation des frontières internationales, en les traçant sur des 
cartes marines à l'échelle appropriée pour en déterminer l'emplace- 
ment. La dernière option consiste à établir des listes des coordonnées 
géographiques de points qui déterminent la position des lignes de 
base, plutôt que de les tracer sur des cartes. 

96. Les Etats archipels ont également le choix entre le tracé 
cartographique et les listes de coordonnées géographiques. Ceux qui 
délimitent leurs eaux intérieures aux termes de l'article 50 doivent 
également donner la publicité voulue à leurs lignes de base, confor- 
mément à l'article 16. 

97. L,orsque le pays dépose une liste de coordonnées géogra- 
phiques, le système géodésique utiliséx doit être précisé pour ne lais- 
ser aucun doute quant à l'origine des coordonnées. Ces listes ne sont 
qu'un succédané de cartes marines où les coordonnées sont reliées 
entre elles soit par des "droites" soit par des lignes dont la forme 
est précisée (arc de cercle centré sur un point spécifique). II est rare 
que des listes de coordonnées soient utilisées dans ce dernier cas. 

98. Chaque fois que la Convention exige de donner la publicité 
voulue aux lignes de base ou aux limites, elle laisse le choix entre 
l'emploi de cartes marines ou de listes de coordonnées géographiques. 
De ces deux solutions, la carte marine donne une représentation 
visuelle immédiate de l'information, mais même la plus grande échelle 
utilisable en pratique ne fournit pas un degré de précision égal à celui 
des coordonnées géographiques, qui est gériéralement de l'ordre de la 
seconde (l"), soit un arc d'environ 30 mètres en latitude et un peu 
plus court en longitude. On aura parfois intérêt à utiliser simultané- 
ment une carte marine à des fins d'illustration et une liste de coor- 
données pour préciser la position exacte des points. En pareil cas, 
il serait bon que les coordonnées soient indiquées sur la carte. 

99. Si l'on utilise une liste de coordonnées reliées entre elles 
par des "droites", i l  est préférable, pour dissiper toute incertitude, 
de préciser la nature exacte des lignes reliant les points individuels 
décrits par les coordonnées [ce point est traité à l'alinéa vii du docu- 
ment A/CONF.62/L,.76 (reproduit à l'annexe II ci-après)]. Si les lignes 
de base sont représentées exclusivement sur les cartes marines, on 



partira en général du principe qu'elles sont droites dans le système de 
projection utilisé. 

100. Un Etat qui ne publie pas ses propres cartes marines et 
qui souhaite utiliser des cartes marines pour donner la publicité vou- 
lue à ses lignes de base a le choix entre deux options. Il peut soit 
utiliser des cartes publiées par un organisme hydrographique primaire, 
soit établir ses propres cartes marines à cette fin. Dans ce dernier cas, 
on suivra les lignes de conduite données au chapitre 1, mais i l  y aura 
peut-être lieu d'utiliser des échelles plus petites que celles recorn- 
mandées jusqu'ici pour représenter toute la zone économique exclusive 
dans son ensemble. On aura peut-être intérêt à établir des cartes dif- 
férentes, à plus grande échelle, pour représenter les limites moins 
étendues de la mer territoriale ou les lignes de base proprement dites. 
On tiendra cependant compte des besoins liés à l'utilisation des car- 
tes dans la pratique ainsi que des observations figurant à l'alinéa iv 
de l'annexe II. Si les cartes marines doivent servir à faire respecter 
les limites qu'elles représentent, il ne sera peut-être pas possible d'illus- 
trer l'ensemble de la zone économique sur une seule carte marine à 
l'échelle appropriée. 

101. Si I'Etat utilise les cartes marines établies par un orga- 
nisme hydrographique primaire, il y aura généralement lieu d'obtenir 
le consentement préalable de celui-ci. D'habitude, les demandes dans 
ce sens sont favorablement accueillies, l'organisme hydrographique 
exigeant parfois que la carte porte une mention précisant qu'il n'est 
pas responsable de la position des lignes de base ou de délimitation. 

102. Enfin, aux termes de la Convention, les Etats ont l'obliga- 
tion de déposer auprès du Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies un exemplaire de leurs cartes marines et listes de coor- 
données géographiques indiquant la position des lignes de base. 

' Rapport du Groupe d'experts des levés hydrographiques et des cartes marines, 
12 mai 1978, Document de l'UNESCO E/CONF/7I/L 1. 

Résolutioris de l'Organisation hydrographique internationale, résolution tech- 
nique A 2 5 (3). Dcitiitn rrrid Bcnclitirorkc, Miscellaneous Publication MP-003. 

' Shepard, Francis P., Sitl~rnci~itie Geology (New York, Harper and Row, 1963), 
p. 358. 

II s'agit d'un cas hypothétique car l'archipel de la Louisiade, qui fait partie 
de 1'Etat archipel de Papouasie-Nouvelle-Guinée, est cerné de lignes de base archi- 
pélagiques (Papouasie-Nouvelle-Guinée, loi n" 7 de 1977, annexe Z). 

Dans Utiitc,d Srritcc tl. Loirisianci (1969), la Cour suprême des Etats-Unis a émis 
une opinion contraire au sujet de la Convention de 1958, qui est identique à celle de 
1982 à cet égard, les juges estimant que la ligne de fermeture d'une baie doit être con- 
sidérée comme faisant partie de la côte pour l'application de l'article en question. 



Affai1.e des pêcheries, Arrêt du 18 décembre 1951, CI . / ,  Ro i r~c~ i l  lY.51, p. 116 
et 128. 

' Plusieui~s auteurs ont proposé des critères pour l'application de cet article : 
Hodgson et Alexander, "Towards an objective analysis of special circumstances", 
L m i  qf tlrr Serr Irr~rlit i~tr,  Special Paper No.  13 (1972); Beazley, "Maritime limits and 
baselines", Hpdtogrtrplric S o c , i ~ t y ,  Special Publication No. 2 (3' édition, 1988); U.S. 
Department of State, "Developing standard guidelines for evaluating stiaight base- 
lines", L.irrlitr iti tlrc Setrc, n" 106 (1987). 

U.S. Department of State, "Developing standard guidelines foi evaluating 
straight baselines", L.irnit\ iti tlri, Scci\, n" 106, p. 22. 

'l Ce paragraphe faisait partie à l'origine du paragraphe 1, comme on le constate 
dans le texte unique officieux de négociation. II apparaît comme un paragraphe distinct 
dans le texte unique révisé, mais sans rompre ses liens avec le paragraphe 1 .  Il cons- 
titue un cas particulier d'application des dispositions du paiagraphe 1, mais dans des 
circonstances différentes. 

i o  Le paragraphe I ne précise pas si les points appropriés doivent s e  tiouver sur 
la laisse de basse mer, mais le bon sens, le libellé du paragraphe 2 (qui mentionne 
spécifiquement la laisse de basse mer) et la pratique des Etats confoi'tent tous l'opinion 
selon laquelle les points de base sont normalement choisis le long de la laisse de 
basse mei, plutôt qu'en deçà de celle-ci. 

' L.oi,squ'un chapelet d'iles est à cheval sui- deux E,tats limitrophes, on connait 
des exemples dans la pratique des Etats (Danemai,k, République fédérale d'Alle- 
magne, Finlande, Norvège et Suède) où l'un des Etats côtiei's a prolongé ses lignes de 
base droites jusqu'à la limite de la mer territoriale de I'Etat limitrophe, déterminant 
la direction de la dernière droite d'après l'emplacement d'une pwtie du chapelet se 
trouvant au-delà de la frontière et non sur son propre teriitoiie. En pareil cas, on 
suppose que la frontière entre la mer territoriale des deux Etats délimite également 
les eaux intérieui,es. 

" CIJ ,  Re< r~r i l  1951, p. 1 16. 
" L,irnitc i ~ i  tlli, Seci\, no 106, p. 19. 
I J  Aucune longueur maximale n'est spécifiée pour les lignes de base tiacées en 

application des dispositions de l'ai ticle 7. Voir à ce sujet L,i~nit\  ili 111r Sarir, nu 106, 
p. 31. 

I s  R(rpport (le Irr C o ~ ~ r n i c r i o ~ i  drt i l toi/  i ~ i r ~ r . ~ ~ ~ r t i o ~ ~ r i l ,  1955, vol. II, p. 45. 
I h  Document Al31.59, Rapport de la Commission du droit international sur les 

travaux de sa huitième session du 23 aviil au 4 juillet 1956. Publié aussi dans les 
Doc r~rnort \  ( ~ f f i c ~ i e l r  di, l'A\\c,rr~l>léc ,gBiidir/lr. o t ~ ~ i è r n c  ro\riotr, S r r p p l ~ ~ ~ n ~ ~ r i t  II" Y.  

l 7  Voir Beazley, "Maritime Limits and baselines". Hydrogrciphir Sot i i q s .  Special 
Publication No.  2 ( 3 '  édition, 1988): Bouchez, TIi(, l?;gi~rrc, qf' Boy,\ iti Ir~trtriritiotirrl 
L.oii. (The Hague, 1963): Hodgson and Alexander, "Towards an objective analysis of 
special circumstances", L.rrii o f r l i r  Setr I~irtirrrrc, Special Papei No. 13 (1972): Kapoor 
and Kerr. A Guidr  ro M(rriti~ric Borr~idrrry Dcliiilitrrtiorr (Carswell, 1986); Strohl, Tlie 
Ititerritrtio~itrl L u ~ i  of Brrys (Martinus Nijhoff, 1963). 

l x  Voir U r i i r d  Sttrti,r 1 , .  Colj{i)rrrir~. 381 US, (1965): U . S .  i*. Lorti\Errrir~, 394 US, 
1969: U . S .  1,. L.orlitirr~r(r el ( 1 1 .  No. 9. original 1974: U . S .  1,. Mtriric r t  (i l .  (Rhode 
Island, New York), n" 35, oiiginnl 1983. 

' "  II semble que la Nouvelle-Zélande ait compté la superficie de l'étang salé 
Onoke Lake afin de pouvoir soumettie entièrement Palliser Bay au régime des eaux 
intéi,ieures. 

' O  Dans l'affaire Urritc,d S r m \  1%. Moi ïric ci (i l .  (1985) plaidée devant la Cour 
suprême des Edats-IJnis, on a aigué que la configuration de Long Island et du chenal 
très étroit qui la sépare du continent à son extrémité occidentale était telle que I'ile 
pouvait êt ie  considéiée comme iattachée au continent, le Long Island Sound étant 
alors une baie au sens ,jui idique du terme. 

" Texte fondé sui une proposition infoi,melle des Bahamas. 
" A notei cependant que la définition décrit paifaitement ceitains types d'atolls 

et que des critèies similaii,es pouiraient s'appliquei,. 
" Fid,ji n'a inclus dans ses lignes de base aichipélagiques ni Rotuma ni Ceva-i-Ra, 

iles toutes deux situées à quelque 250 milles marins d e  l'archipel principal. L.a méthode 



des lignes de base droites a été employée le long d'une partie de la côte de Rotuma. 
Fidji, M(rritie Sptrces (Arc~hipel<r,qic Bn.selitic~r und E x c l u s i ~ ~  Etotiotnic Zone) Ot,dct,. 
1981 et Mtrritte Sptrc~1.s (Tcrritoriol Serrr) [Rotuinrr ond its Dependencir ,~ 1 Order. 1981. 

24 Les Iles Salomon ont déclaré cinq archipels distincts. Quatre îles n'appartien- 
nent à aucun des réseaux de ligne de base archipélagiques. Iles Salomon, The Delitni- 
trrtioti ($Murine Wrrters Acr ( N o .  32 qf'1978). 

2 5  Voir les observations techniques de l'alinéa iv dans le document AlCONF.621 
L.76 (reproduit à l'annexe II ci-après). 



ANNEXE P 

Niveaux normalisés des basses eaux en hydrographie 

L,es niveaux définis ci-api-ès sont largement utilisés comme niveaux de 
référence dans les cartes marines. 

a) Pltr., hrrssr rmJi pos.\iDle (en anglais L,oii.e\t ristror~ornitrrl t i dc ,  LAT). 
Niveau piévisible de la plus basse mer possible dans des conditions météo- 
rologiques moyennes et  quel que soit l'alignement des asties; ce  niveau n'est 
pas atteint tous les ans, mais la mei peut descendre plus bas pai tiès gros 
temps. 

b) Brr.\sc) /niJi rm)jJt~rlrle rie.\ rmr&\ (IL' i i i w m r r  (en anglais Mcrirz loiv- 
itwter sprirzg, MLWS). Ce niveau est la moyenne, calculée sur toute une 
année pendant les périodes où la lune est en syzygie 5. 23" 30' près, des hau- 
teurs de deux basses eaux successives pendant les périodes de 24 heuies 
(environ une fois par quinzaine) où l'amplitude de la marée est la plus glande. 

c) Plrrs 1xrs.r~ r7wr r m y ~ ~ 1 ~ 1 7 t ~  (en anglais Mtwrr I o ~ t ~ e i  loiv i iwter,  MLLW). 
Ce niveau est la moyenne de la plus basse mer des deux marées semi-diurnes 
(OU de la marée basse diurne), mesurée sur une longue période. 

Lorsque l'amplitude des marées est négligeable, les cartes marines peu- 
vent employer le niveau de référence suivant : 

d) Nii2~trrr rmyerz dc Itr rner (en anglais Merrrz seri l e i v l ,  MSL). Niveau 
moyen de la surface de  la mer déterminé sur une longue période, de préfé- 
rence 18,6 ans, ou niveau moyen théorique en l'absence de marées. 

Les définitions ci-dessus sont tirées des tables de marées de  l'Amirauté 
britannique. 



ANNEXE II 

Extrait du document A/CONF.62/L.76 du 18 août 1981 

ETUDE SUR LES FONCTIONS QUI INCOMBERAIENT AU SECRÉ,I.AIRE GÉNÉRAL 
EN VERTU DE LA FUTURE CONVEN'TION E T  SUR LES BESOINS DES PAYS, 
EN PAR.T.ICULIER DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT, EN M K ~ I È R E  D'INFOR- 

MATION, DE SERVICES CONSULTMIFS ET. D'ASSISTANCE DANS L E  CADRE 
DU NOUVEAU RÉGIME JURIDIQUE 

7 .  Divers aspects scientifiques et techniques 

Traiwcrx hydrogrcrphiques et établissetnent de cartes nzarines aux Jins de la 
sr'curité de la  navigation et de ïétablissetnent de la juridiction 

a )  Préparation de cartes marines indiquant les laisses de basse mer, les 
profondeurs, les îles et les rochers, etc., les hauts-fonds, notamment les 
récifs, les hauts-fonds découvrants, les chenaux navigables, les voies de circu- 
lation et dispositifs de séparation du trafic, les aides à la navigation et autres 
renseignements intéressant les marins : dangers, zones de sécurité autour 
d'installations, etc. Corrections apportées aux cartes et informations con- 
cernant la navigation lorsque cela est nécessaire. Publication et diffusion. 

b )  Préparation de listes de coordonnées géographiques avec indication 
du système de référence utilisé, qui serviront à délimiter officiellement les 
zones. Problèmes que pose la surimpression de ces indications sur les cartes 
marines, ou la production de cartes spéciales indiquant les lignes de base 
[en particulier dans le cas de lignes de base droites (article 7) ou lorsque est 
utilisée une combinaison de méthodes (article 14) et dans le cas de lignes de 
base archipélagiques (article 47)] .  Problèmes posés par l'échelle des cartes et 
la détermination du système de référence. 

c )  Détermination des particularités de la marge continentale aux fins de 
la délimitation du plateau continental (article 76) et de l'exercice de la juri- 
diction sur ce plateau. 

d) Etablissenient des caractéristiques hydrographiques et des particula- 
rités de la navigation dans la mer territoriale, les détroits et d'autres zones 
exigeant une étude plus approfondie. 

Quelques rerncirplres techniqrres 

i) La laisse de basse mer (article 5) est notamment précisément indi- 
quée sur les cartes marines à moins que l'échelle en soit trop petite 
pour qu'elle puisse être distinguée de la laisse de haute mer (côte) 
ou qu'il n'y ait pas de marées. Par conséquent, point n'est besoin 
d'une carte spéciale des "lignes de base" pour indiquer la "ligne de 
base normale" s'il existe déjà une carte marine appropriée. Le niveau 
des basses eaux sur lequel on se base effectivement pour établir les 
cartes est appelé niveau de référence, mais il n'existe aucune défini- 
tion universellement acceptée de ce que recouvre ce terme. Toutefois, 



il est défini dans une résolution technique de la Conférence hydro- 
graphique internationale comme le niveau au-dessous duquel la 
mer ne descend que très rarement, ce qui, pratiquement, correspond 
à peu de choses près à la marée la plus basse. 

ii) Cartes marines à grande échelle (article 5). L.'échelle d'une carte 
étant l'expression de la relation entre une distance mesurée à la sur- 
face de la terre et la longueur qui la représente sur la carte, une 
échelle du 1/50 000 est plus grande qu'une échelle du 11100 000. L.es 
cartes sont d'autant plus détaillées que l'échelle est grande et ce sont 
sur les cartes à grande échelle que I'on porte en général régulière- 
ment les moindres modifications. Néanmoins, il n'est pas toujours 
pratique ou indispensable de se référer à la carte à la plus grande 
échelle pour repérer dans le détail la laisse de basse mer. Etant donné 
la diversité des échelles employées, qui varient en fonction des 
exigences de la navigation et du détail des levés dont la zone a fait 
l'objet, il n'est pas possible de préciser quelle peut être la plus petite 
échelle. Suivant les cas, les échelles varient du 1/50 000 au 11200 000. 

ii i )  Représentation d'une ligne (articles 16, 75 et 84). Il est possible de 
définir une limite avec une très grande précision par référence à des 
coordonnées géographiques, encore qu'une telle précision ne soit 
pas toujours indispensable; une liste de coordonnées n'est pas forcé- 
ment non plus la meilleure méthode pour définir une ligne sinueuse 
ou composée de divers segments. En fait, on peut pour cela utiliser 
à la fois une liste de coordonnées et des cartes - la première peut- 
être pour définir officiellement la limite et les secondes aux fins 
d'illustration. En pareil cas, il faudra préciser quel est le document 
qui fait foi et ceux qui ne servent que d'illustration. 

iv) Echelles (articles 16, 7.5 et 84). L.'important à cet égard c'est que 
l'échelle des cartes marines sur lesquelles 1'Etat côtier indique des 
limites ou frontières permette à leur utilisateur d'en déterminer 
l'emplacement avec la précision souhaitée par cet Etat. Par exemple, 
une limite représentée sur une carte à l'échelle du 11500 000 par une 
ligne de 0,3 mm d'épaisseur correspondra sur la surface de la mer à 
une bande large de 1/10 de mille marin (185 mètres). La précision 
avec laquelle un navire pourra déterminer sa position dépend égale- 
ment de son équipement, des conditions météorologiques, de la 
distance à laquelle i l  se trouve de la terre, etc. Un grand nombre de 
bateaux de pêche qui pêchent à 200 milles des côtes ne sont en 
mesure de déterminer leur position qu'à cinq milles marins près. 

V) Cartes marines. L.es lignes ou limites devant être indiquées en vertu 
des articles 16, 75 et 84 n'apparaissent pas nécessairement sur les 
cartes marines ordinaires qui répondent spécifiquement aux exigen- 
ces de la navigation maritime. II faudra donc choisir soit d'utiliser 
des cartes marines, soit des listes de coordonnées (à moins qu'on ne 
se serve des premières à l'appui des secondes); si I'on choisit les 
cartes, i l  faudra soit surimprimer ces lignes sur tous les exemplaires 
de la carte de navigation standard, soit tirer à part une édition en 
surimpression ou encore dresser une carte spéciale indiquant unique- 
ment les lignes de base. 

vi) Systèmes de référence (articles 16, 7.5, par. 9 de l'art. 76, et 84). 
Depuis toujours, la latitude et la longitude d'un endroit donné sont 



déterminées d'après des observations astronomiques, si bien que 
la relation apparente entre divers points pourra variel. en fonction des 
variations de la force de gravitation, qui, quoique faibles, sont sensi- 
bles. Par. conséquent, la distance réelle entre deux points déterminés 
d'après des observations astronomiques peut ne pas être la même 
que la distance calculée d'après la différence apparente entre latitudes 
et longitudes. Dans une zone océanique où la position d'îles ou de 
groupes d'îles, séparés par de grandes distances, a été déterminée 
indépendamment par calcul astronomique, chaque île ou groupe 
d'îles se trouvera sur un ellipsoide de i6férence diffërent. Ainsi, des 
Etats continentaux voisins, dont le territoire est semblablement 
figuré sui, des cai,tes confoi.mément à un système de référence national 
fondé sur des observations astronomiques, peuvent-ils s'apercevoir 
que l'emplacement de  certains lieux ne correspond pas lorsqu'ils 
comparent des latitudes et longitudes respectives. Même si I'on a 
maintenant les moyens de corriger ces différences, cela n'en vaut, la 
plupart du temps, pas la peine lorsque les cartes sont destinées à 
l'usage ordinaire, car il faudrait pour cela refaire tous les calculs 
e t  redessiner toutes les cartes qui, dans la plupart des cas, conviennent 
parfaitement. 

Néanmoins, dans la pmtique, ces vai,iations fbnt qu'il est impossible 
de déterminer exactement l'emplacement d'une limite maritime à 
moi~is  que la position des points i partir desquels elle sera tracée 
n'ait été déterminée suivant un système de référence unique ou 
convertie dans un système commun. Dans certaines régions, il existe 
un tel système de référence commun (par exemple, le Système de 
référerice pour l'Europe), ce  qui permet de corivertir. facilement les 
données obtenues suivant le système de référence national. Les 
récentes méthodes de détermination de positions depuis satellite 
permettent d'obtenir la position géographique de tout endroit dans 
un système de  référence global unique. On peut ainsi déterminer des 
coefficients de transfôr~mation pour convertir les positions "natio- 
nales" de façon à avoir un système de réfërence unique qui puisse 
même être utilisé dans les régions océaniques ou il n'est pas possi- 
ble d'employer les méthodes trigoriométi.iques habituelles. 

Puisqu'il y a des variations suivant les systèmes de référence, i l  
importe que le système utilisé pour. dé teminer  des positions géogra- 
phiques sur des limites ou frontières maritimes soit précisé, d'autant 
plus que I'on peut désomiais déterminer très précisément des posi- 
tions très loin de la terie au moyen de satellites équipés à cette fin. 
En réalité, i l  s'agit d'une question plus complexe que ne le laissent 
entendre les explications qui précèdent. qui visent simplement à 
donner une idée des problèmes techniques que pose la délimitation 
maritime. 

vii) Lignes de base droites (articles 7, 8, 9, 10, 15, 47, 74, 76, 83). L'équi- 
valent d'une "ligne di.oite" à la surfjce de la terre serait la ligne que 
suit le regard entre deux objets. En termes de cartographie, c'est la 
ligne "géodésique", soit la plus courte distance entre deux points sur  
un ellipsoide (ou toute surface régulière). La ligne géodésique équi- 
vaut pratiquement à une ligne d'équidistance tracée à partir de deux 
points. Elle se  présente pratiquement comme une droite dans certains 
types de pr~ jec t ions  cartographiques, mais dans la projection de 



Mercatoi (largement utilisée pour les cartes marines) elle affecte une 
courbure, sauf loisqu'elle suit l'équateur ou est tracée en direction 
directe du nord ou du sud. Sur la carte de  Melcator, ces lignes sont 
appelées loxodromies. La diffërence entre la loxodi~omie et la ligne 
géodésique joignant deux points peut être considérable, en particulier 
dans les latitudes élevées, et si les lignes sont longues i l  peut y avoir 
une différence assez impoitante suivant les différents types de ligne 
utilisés dans la zone considérée. 

D'une manièie générale, ce qui importe c'est non tant de savoii en 
quoi doit consister piécisément une "ligne droite", mais que les 
Etats s'accordent sur ce qu'ils entendent par là lorsqu'ils déterminent 
des limites, et que ceux qui se fondent pour ce faire sur des lignes de  
base droites d'une longueur telle que les différences pouriaient être 
considérables le spécifient clairement. 



APPENDICE I 

Glossaire récapitulatif de termes et expressions techniques employés 
dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer 

La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (1982) comprend 
des termes et expressions de nature technique qui ne sont pas nécessairement 
compris immédiatement de tous ceux qui recherchent des renseignements 
d'ordre général ou qui sont appelés à mettre en pratique les dispositions de la 
Convention : responsables politiques; hydrographes; géomètres-arpenteurs; 
cartographes; géographes, etc. La bonne compréhension de ces termes étant 
essentielle à tous ceux qui participent à la détermination des limites mariti- 
mes, le Groupe de travail de l'Organisation hydrographique internationale 
chargé des aspects techniques du droit de la mer a établi ce glossaire pour 
aider tous les lecteurs de la Convention à apprécier la signification des termes 
et expressions hydrographiques, cartographiques et océanographiques qui y 
sont employés. 

Lorsqu'une définition est reprise mot pour mot de la Convention ou 
qu'elle a été établie par le Groupe de travail lui-même, l'expression ou le 
terme correspondant apparaît en caractères gras avec des notes explicatives 
en caractères normaux. Le cas échéant, les notes renvoient au texte de la 
Convention. 
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Limite extérieure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Limitrophe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Marée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . " . . .  Marge continentale .. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mer fermée ou semi-fermée 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mer territoriale 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mille marin 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ouverture (d'une baie) 

Ouvrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Parallèle 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Passage archipélagique 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pied (du talus continental) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pipeline sous-marin 

Plateau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Plateau continental 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Plateau océanique 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Plate-forme 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Point de base 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Port 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Publicité voulue 

Rade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Récif 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Roche sédimentaire 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rocher 

Sous-sol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Superficie des secteurs 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Système géodésique 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Talus continerital 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Territoire (terrestre) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Zone 

Zone contiguë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Zone de sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Zone économique exclusive (ZEE) 

1 . Aide à la navigation 

Dispositif visuel. acoustique ou radioélectrique. extérieur à un navire et 
conçu pour aider à déterminer en toute sûreté la route ou la position d'un navire 
ou d'avertir les navigateurs de la présence de dangers et obstacles . 

Voir : Dunger pour Iri nrrvigcrtiotz . 



2. Archipel 

3. Atoll 

Couronne de récifs comprenant ou non une ou plusieurs îles, cernant entiè- 
rement ou presque entièrement un lagon et entouré par la haute mer. 

L.orsqu'il s'agit de parties insulaires d'une formation atollienne, la ligne 
de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale est la 
laisse de basse mer sur le récif, côté large, telle qu'elle est indiquée sur les 
cartes marines reconnues officiellement par 1'Etat côtier (art. 6). 

Aux fins du calcul du rapport de la superficie des eaux à la superficie des 
terres pour l'établissement des eaux archipélagiques, les eaux situées en deçà 
des récifs frangeants bordant les îles et les atolls peuvent être considérées 
comme faisant partie des terres (art. 47, par. 7). 

Voir : Eriirx rii<~lripc;lcigirlrres; îles; lriis~e de brisse mer; ligne dp bcise; 
r h i f i  

4. Baie 

Aux fins de la Convention, on entend par "baie" une échancrure bien 
marquée dont la pénétration dans les terres par rapport à sa largeur à I'ouver- 
ture est telle que les eaux qu'elle renferme sont cernées par la côte et qu'elle 
constitue plus qu'une simple inflexion de la côte. Toutefois, une échancrure 
n'est considérée comme une baie que si sa superficie est au moins égale à 
celle d'un demi-cercle ayant pour diamètre la droite tracée en travers de 
l'entrée de l'échancrure (art. 10, par. 2). 

II s'agit là d'une définition purement juridique qui concerne uniquement 
la délimitation des zones maritimes. Elle diffère en cela des définitions géo- 
graphiques employées dans d'autres contextes et ne saurait s'y substituer. 

L.es baies dites "historiques" (voir ci-après) échappent à cette définition 
(art. 10, par. 6). 

5 .  Baie historique 

Voir le paragraphe 6 de l'article 10. Ce terme n'est pas défini dans la Con- 
vention. Sont dites "historiques" les baies sur lesquelles 1'Etat côtier a reven- 
diqué et exercé sa ,juridiction, laquelle a été acceptée par d'autres Etats. L.es 
baies historiques échappent à la définition du paragraphe 2 de l'article 10. 

Elévation des fonds marins située sur un plateau continental (ou insulaire) 
au-dessus de laquelle la hauteur d'eau est relativement faible. 

Les hauts-fonds mouvants de sable, gravier, vase, etc. (banc de sable, banc 
de vase, etc.) constituent généralement un danger pour la navigation en eaux peu 
profondes. 

Voir : Plrrterirr; plriterirr continentril. 

7 .  Câble sous-marirt 

Fil ou faisceau de fils ou fibres optiques, isolé et étanche, servant à trans- 
porter un courant électrique ou à transmettre un message sous l'eau. 



Les câbles sont posés à même le fond marin ou ensouillés. II s'agit le 
plus souvent de câbles télégraphiques ou téléphoniques, mais les réseaux 
nationaux de distribution d'électricité emploient aussi des câbles sous-marins 
pour transporter de l'énergie à haute tension à destination des îles ou ouvra- 
ges construits au large des côtes. 

La position des câbles posés ou ensouillés dans des zones où ils risquent 
d'être endommagés par une ancre ou par un chalut est généralement indiquée 
sur les cartes marines. 

Tous les Etats ont le droit de poser des câbles sous-marins sur le plateau 
continental conformément aux dispositions de l'article 79. 

Les articles 113, 114 et 115 prévoient des mesures pour protéger les câ- 
bles sous-marins et pour indemniser les pertes encourues pour avoir évité de 
détériorer un câble sous-marin. 

Voir : Pipeline .sorrs-incirin. 

8. Carte marine 

Une carte marine est conçue spécialement pour répondre aux exigences de 
la navigation maritime. Elle fournit des renseignements tels que la profondeur 
(sonde) et la nature des fonds, la configuration et la nature de la côte, les dan- 
gers et les aides à la navigation, et ce sous forme normalisée; aussi appelée 
simplement "carte". 

Voir : Aide la ncwigcition; côte;  dringer polir la nrivigcition; fi)nd.s 
tnarins; 1ni.s.w tic. brrssc 1nc.r; ligne de  b u e ;  mur&; systi.rne ghiksiclire.  

9. Colonne d'eau 

Colonne d'eau ininterrompue allant de la surface jusqu'au fond de la mer. 

Voir : Earix swjricentes; fbrzds incirins. 

10. Coordorznées géographiques 

Valeurs exprimées en unités de latitude et de longitude, qui définissent la 
position d'un point à la surface du globe terrestre par rapport à l'ellipsoïde 
de référence. 

La latitude s'exprime en degrés ( O ) ,  minutes (') et secondes (") ou dixièmes 
de minutes, de O" à 90" au Nord et au Sud de I1Equateur. Les lignes ou cercles 
reliant les points situés à une même latitude sont appelés "parallèles terres- 
tres" (ou, plus simplement, "parallèles"). La longitude s'exprime en degrés, 
minutes et secondes ou dixièmes de minutes, de O" à 180" à l'Est et à l'Ouest 
du méridien de Greenwich (méridien d'origine). Les lignes qui relient les 
points ayant une même longitude sont appelées "méridiens". 

Exemples : 47" 20 ' 1 6  N, 20" 18' 24" E, ou 47" 20.27' N, 20" 18.4' E 

I l .  Côte 

Rive ou rivage. Bande de terre étroite au contact immédiat de tout plan 
d'eau, y compris la zone comprise entre la laisse de pleine mer et la laisse de 
basse mer. 

Voir : L L I ~ S S C  d e  I M S S ~  mer: ligne de  hrise. 



Côtes situées de part et d'autre de la frontière terrestre séparant deux 
Etats contigus. 

Cotes limitrophes 

13. Danger pour la tiavigation 

Caractéristique hydrographique ou situation écologique risquant de com- 
promettre la sécurité de la navigation. 

14. Délimitation 

Voii : L.igtn de délirnitrrtio~z. 

15. Delta 

Etendue d'alluvions émergeant à l'embouchure d'un fleuve et la divisant en 
bras ramifiés. 

L.à où l'on peut employer la méthode des lignes de base droites, et où la 
côte est extrêmement instable en raison de la présence d'un delta et d'autres 
caractéristiques naturelles, les points de base appropriés peuvent être choisis 
le long de la laisse de basse mer la plus avancée et, même en cas de recul 
ultérieur de la laisse de basse mer, ces lignes de base droites restent en 
vigueur tant qu'elles n'ont pas été modifiées par 1'Etat côtier conformément 
à la Convention (art. 7, par. 2). 

16. Détroit 

En géographie, passe étroite entre deux territoires continentaux, îles ou 
groupes d'îles, qui met en communication deux zones maritimes de plus grande 
surface. 

Seuls les détroits "servant à la navigation internationale" sont considérés 
comme des détroits internationaiix soumis au régime prévu aux sections 2 et 3 
de la partie III de la Convention. 

17. Dispositif de circdation des navires 

Tout dispositif à une ou plusieurs voies de circulation désignées ou ensem- 
ble de règles de circulation visant à réduire les risques d'avaries : dispositifs 
de séparation du trafic; voies de circulation à double sens; voies recommandées; 
zones à éviter; zones réservées au trafic côtier; sens giratoire; zones de précau- 
tion et chenaux profonds. 



18. Dispositif de séparation du trafic 

Mesure réglementant la circulation des navires de manière à séparer les 
voies de circulation de sens contraire par des moyens appropriés et en créant 
des voies de circulation désignées. 

Voir : Dispositif dc circ~rlcrtion des navires. 

19. Données géodésiques 

Renseignements concernant des points établis par levés géodésiques : para- 
ges, valeurs des coordonnées, altitude au-dessus du niveau de la mer et orien- 
tation. 

Voir : Systi.tne géodésicpre. 

20. Dorsale océanique 

Longue élévation à flancs abrupts des fonds océaniques dont la topographie 
est soit irrégulière soit régulière. 

Les dorsales ne sont pas comprises dans la marge continentale (art. 76, 
par. 3). 

Voir : Grcrnds .fonds océcrniqrres. 

21. Dorsale sous-marine 

Longue élévation à flancs abrupts des fonds marins dont la topographie est 
soit irrégulière soit relativement régulière, qui constitue le prolongement naturel 
du territoire terrestre. 

Sur une dorsale sousmarine, la limite extérieure du plateau continental 
ne dépasse pas une ligne tracée à 350 milles marins des lignes de base, cette 
disposition ne s'appliquant pas aux hauts-fonds qui constituent des éléments 
naturels de la marge continentale de 1'Etat riverain (art. 76, par. 6). 

Voir : Platecru continentcrl. 

22. Droite (ou ligne droite) 

En géométrie, ligne marquant la plus courte distance entre deux points. 

Voir : Ligne de base; rnarge continentale; platecrrr continentcrl. 

23. Eaux archipélagiques 

Eaux cernées par des lignes de base archipélagiques. 

Voir les articles 46, 47 et 49. 

Voir : Eaux intérieures; Etat archipel; ligne de base. 

24. Eaux intérieures 

Comme le stipule le paragraphe 1 de l'article 8, le régime juridique des 
détroits s'applique à tout détroit fermé par des lignes de base droites [art. 35, a ] .  

Tout Etat exerce sa pleine souveraineté sur ses eaux intérieures, sauf 
que les navires étrangers conservent le droit de passage inoffensif dans les 
eaux qui n'étaient pas considérées comme intérieures avant l'établissement du 
réseau de lignes de base droites (art. 8, par. 2). 

Voir : Baie; baie historique; côte; installation située au large des côtes; 
laisse de basse mer; ligtze de base. 



25. Eaux surjacentes 

Eaux qui se trouvent immédiatement au-dessus des fonds marins ou des 
grands fonds océaniques, jusqu'à la surface. 

L.a Convention mentionne uniquement les eaux surjacentes du plateau 
continental (art. 78) et de la Zone (art. 135). 

Voir : Colonne d'err~r;  j b n d ~  rnrrrins; plritcrirr continental; zone; zone 
c;conoiniyrre est  lrr.t iw. 

26. Echelle 

Relation entre une distance mesurée à la surface de la terre (ou d'un autre 
corps de t'univers) et la longueur qui représente la même distance sur la carte. 

L'échelle s'exprime par un rapport ou une fraction. Si une distance effec- 
tive de 50 000 mètres est représentée sur la carte par une longueur d'un mètre, 
on dit que l'échelle est de 1:50 000 ou 1/50 000. Plus le diviseur ou dénomina- 
teur est grand, plus l'échelle est petite. 

Voir : Crrrte innrine. 

27. Embouchrrre d'un fleuve 

Lieu où un cours d'eau se jette dans la mer. 
Si un fleuve se jette dans la mer sans former d'estuaire, la ligne de base 

est une ligne droite tracée à travers l'embouchure du fleuve entre les points 
limites de la laisse de basse mer sur les rives (art. 9). A noter que le texte 
anglais du même article commence comme suit : "If rr r i i w f l o \ t , ~  directly into 
the sen " (non souligné dans la Convention). 

Aucune limite n'est stipulée quant à la longueur de la ligne à tracer. Le 
fait que le fleuve doive se jeter dans la mer "sans former d'estuaire" suppose 
que son embouchure doit être bien marquée, mais à tous autres égards les 
observations relatives à l'ouverture d'une baie s'appliquent aussi à I'embou- 
chure d'un fleuve. 

Voir : Estirciire; f l e w e ;  l a i ~ s e  de b a s ~ e  inet;  ligne de bme;  ligne de fer- 
tnetrrl e. 

Haut-fond, dorsale ou crête formant une projection vers le large à partir 
d'une formation plus grande. 

Sur une dorsale sous-marine, la limite extérieure du plateau continental 
ne dépasse pas une ligne tracée à 3.50 milles marins des lignes de base. Toute- 
fois, cette restriction "ne s'applique pas aux hauts-fonds qui constituent les 
éléments naturels de la marge continentale, tels que les plateaux, seuils, 
crêtes, bancs ou éperons qu'elle comporte" (art. 76, par. 6). 

Voir : Brinc; do r~ r r le  ~orrs-rnririne; plriterirr continentril. 

29. Estuaire 

Embouchure d'un fleuve où les marées se font sentir dans le courant d'eau 
douce. 

Voir : Briie; deltrr; j le l r iv .  

30. Etat archipel 

Voir la définition figurant à l'article 46. 
Voir : Erirrx c r i c  hipe'lrrgiqrre~; iles; ligiws de brise. 



31. Fleuve 

Cours d'eau naturel relativement grand qui aboutit directement à la mer. 

32. Fonds marins 

Dessus de la couche superficielle de sable, rocher, vase ou autre matière 
gisant au fond de la mer, immédiatement au-dessus du sous-sol. 

Les fonds marins sont désignés de diverses manières dans la Convention : 
fond de la mer territoriale (art. 2, par. 2); fond des eaux archipélagiques 
(art. 49, par. 2); fonds marins de la zone économique exclusive (art. 56) et du 
plateau continental (art. 76); fond de la haute mer (art. 112, par. 1) et fonds 
marins de la "Zone" [art. 1 ,  par. 1, 1) et art. 1331. A noter cependant que la 
couche superficielle située au large du glacis continental est appelée (art. 76) 
"grands fonds des océans" plutôt que "fonds marins". 

Voir : Grcinds.fOnds océciniqiies; plnteciii cot~tinentcil; soiis-sol; zone; zone 
c;conoiniqirc~ exc.lii.sii~e. 

33. Glacis continental 

Formation sous-marine qui fait partie de la marge continentale et qui est 
située entre le talus continental et la plaine abyssale. 

Le glacis continental, habituellement en pente douce (112 degré ou moins), 
présente généralement une surface lisse formée de sédiments. 

Voir : G r f i ~ ~ d s  fonds u~éciniqires; Incirge continenttrle; pied (dii ttrlrrs cor~ti- 
nc~ntcrl); ta/iis c.ontinentci/. 

34. Grands fonds océaniques 

Surface située au plus profond de l'océan avec ses dorsales océaniques, au- 
delà de la marge continentale (appelée "grands fonds des océans" à l'article 76 
de la Convention). La marge continentale ne comprend ni les grands fonds 
océaniques, avec leurs dorsales océaniques, ni leur sous-sol. 

35. Haut-fond décowrant 

Par "haut-fond découvrant", on entend une élévation naturelle de terrain 
qui est entourée par la nier, découverte à marée basse et recouverte à marée 
haute (art. 13, par. 1). 

"Haut-fond découvrant" est une expression juridique qui se réfère à ce 
que l'on appelle communément une "sèche" ou "assèche" et qui, sur les 
cartes marines, se distingue des îles. 

Lorsque des hauts-fonds découvrants se trouvent, entièrement ou en 
partie, à une distance du continent ou d'une île ne dépassant pas la largeur de 
la mer territoriale, la laisse de basse mer sur ces hauts-fonds peut être prise 
comme ligne de base pour mesurer la largeur de la mer territoriale (art. 13, 
par. 1 ) .  

Le paragraphe 4 de l'article 7 et le paragraphe 4 de l'article 47 s'appli- 
quent à l'utilisation des hauts-fonds découvrants comme points de base dans 
un système de lignes de base droites ou archipélagiques. 



Voir la définition figurant au paragraphe I de l'article 121. 

Le paragraphe 2 de l'article 121 traite des zones maritimes dans le 
régime des îles. 

37. Ile artificielle 

38. Installatiorz portuaire 

Installation permanente faisant partie intégrante d'un système portuaire : 
jetée, môle, quai ou autre installation portuaire, terminus côtier, wharf, brise- 
lames, digue au large, etc. (art. II).  

Les installations portuaires peuvent faire partie de la ligne de base servant 
à délimiter la mer territoriale et les autres z,ones maritimes. 

Voir : L,igrlc. d~ base; port.  

39. Installatiorz de sécurité 

Voir : Aide ir Irr nrii~igrition. 

40. installation située au large des côtes 

Ouvrage artificiel implanté dans la mer territoriale, dans la zone exclusive 
ou sur le plateau continental, généralement pour l'exploration ou l'exploitation 
des ressources marines. Cette installation peut aussi être destinée à d'autres fins : 
recherche scientifique marine, observations des marées, etc. 

Les installations situées au large des côtes et les îles artificielles n'étant 
pas considérées comme des installations portuaires permanentes (art. I l )  ne 
peuvent donc faire partie de la ligne de base à partir de laquelle est mesurée 
la largeur de la mer territoriale. 

Là où les Etats peuvent tracer des lignes de base droites ou archipéla- 
giques, les hauts-fonds découvrants ou ont été construits des phares ou des 
installations similaires peuvent servir de point de base (art. 7, par. 4 et art. 47, 
par. 4). 

Les iles artificielles, installations et ouvrages n'ont pas le statut d'îles. Ils 
n'ont pas de mer territoriale qui leur soit propre et leur présence n'a pas 
d'incidence sur la délimitation de la mer territoriale, de la zone économique 
exclusive ou du plateau continental (art. 60, par. 8). 

L'article 60 prévoit entre autres que la construction des iles artificielles, 
installations et ouvrages doit être dûment notifiée et que des moyens perma- 
nents doivent être mis en place et entretenus pour signaler leur présence. Des 
zones de sécurité peuvent être établies sur une distance ne dépassant pas 
500 mètres, mesurée à partir du bord extérieur des iles artificielles, installa- 
tions ou ouvrages. L.es installations abandonnées ou désaffectées doivent 
être enlevées, compte tenu des normes internationales généralement accep- 
tées en la matière. 



41. Isobathe 

Ligne tracée sur une carte marine pour y représenter tous les points du 
fond qui se trouvent à la même profondeur. L'isobathe est une courbe de niveau 
des fonds marins. 

Voir : Art. 76, par. 5. 

42. Laisse de basse mer 

Intersection du rivage avec le plan d'eau de la marée la plus basse. Ligne 
située le long d'une côte ou d'un rivage jusqu'où la mer descend à marée basse. 

La laisse de basse mer est normalement précisément indiquée sur les 
cartes marines à moins que l'échelle en soit trop petite pour qu'elle puisse être 
distinguée de la laisse de pleine mer (côte) ou qu'il n'y ait pas de marées. 

Le niveau des basses eaux sur lequel on se base effectivement pour éta- 
blir les cartes est appelé niveau de référence (document AlCONF.62lL.76) 
ou, communément, "niveau zéro des cartes". 

Voir : Crirte rnririne; ligne de brise; rncirée. 

43. Latitude 

Voir : Coordonnées géogrnphiyires. 

44. Levé hydrographique 

Opération consistant à mesurer et à représenter des paramètres nécessai- 
res pour décrire la nature et la configuration précise du fond de la mer et de la 
bande côtière, leurs relations géographiques avec les terres et les caractéristiques 
et la dynamique de la mer. 

Il peut être nécessaire de procéder à un levé hydrographique pour déter- 
miner les caractéristiques qui constituent les lignes de points de base ainsi que 
leur position géographique. 

Pendant leur passage inoffensif, leur passage en transit et leur passage 
archipélagique, les navires étrangers, y compris ceux qui sont affectés à la 
recherche scientifique marine ou à des levés hydrographiques, ne peuvent 
se livrer à des recherches ou des levés saris l'autorisation préalable des Etats 
riverains (art. 19, part. 2 j; art. 40 et art. 54). 

Voir : Coordonnées géographiq~res; lignes de hase. 

45. Limite extérieure 

Limite jusqu'à laquelle un Etat côtier revendique ou peut revendiquer une 
juridiction spécifique conformément aux dispositions de la Convention. 

Les limites extérieures de la mer territoriale, de la zone contiguë et de la 
zone économique exclusive sont constituées par des lignes dont chaque point 
est séparé du point le plus proche de la ligne de base par une distance égale 
à la largeur de la zone mesurée (art. 4; art. 33, par. 2, et art. 57). 

L'article 76 décrit en détail la limite extérieure du plateau continental 
lorsque la marge continentale s'étend au-delà de 200 milles marins de la ligne 
de base à partir de laquelle est mesurée la mer territoriale. 

Voir : Isobathe; ligne de hase; rncirge continentale; mer territoriale; pla- 
teciir continental; zone contiguë; zone économique exc.lusive. 



Ligne a partir de laquelle sont mesurées vers le large les limites de la mer 
territoriale d'un Etat et de certaines des autres zones maritimes relevant de sa 
juridiction. 

L'expression désigne habituellement la ligne de base à partir de laquelle 
est mesurée la lai.geui.. de la mer territoriale. L,es limites extérieures de la zone 
contiguë (art. 33, pal. 2) .  de la zone économique exclusive (art. 57) e t ,  dans 
certains cas, du plateau continental (art. 76) sont mesurées à partir des mêmes 
lignes de base. 

Les lignes de base de la mer territoriale diffèrent en fonction de la confi- 
guration géographique de l'endroit : 
- La "ligne de base noirnale" est la laisse de basse me1 le long de la 

côte (y compris les côtes des iles) telle qu'elle est indiquée sur les 
cartes mai-ines à grande échelle ieconnues officiellement par 1'Etat 
côt ier(ai t .  S e t a i t .  121, par. 2 ) .  

- L.oi-squ'il s'agit de parties insulaires d'une formation atollienne ou 
d'iles bordées de récifs frangeants, la ligne de base à partir de laquelle 
est mesurée la largeur de la mer territoriale est la laisse de basse mer sur 
le récif, côté large, telle qu'elle est indiquée sur les cartes marines 
reconnues officiellen~ent par 1'Etat côtier (art. 6). 

- Lorsque des hauts-fonds découvrant se trouvent, entièrement ou en 
partie, à une distance du continent ou d'une île ne dépassant pas la 
largeur de la mer teri-itoriale, la laisse de basse mer sur ces hauts 
fonds peut être prise comme ligne de base pour mesurer la largeur de 
la mer territoriale (art.  13). 

Voir : Hr/ttt;fi)iid di 'L O I I ~ * I " ( I I I I .  
- Les lignes de base droites sont tracées entre les points appropriés 

situés le long de la laisse de basse mer; ces lignes de base droites ne 
peuvent êtie employées que 111 oii la côte est profondément échanciée 
et découpée. ou s'il existe un chapelet d'îles le long de la côte, à 
proximité immédiate de celle-ci (art. 7, par. 1). 

- On entend par "lignes de base archipéiagiques" des droites reliant les 
points extrêmes des iles les plus éloignées et des récifs découvrants 
d'un archipel; ces lignes peuvent être tracées pour cerner tout ou partie 
d'un archipel formant tout ou partie d'un Etat aichipel (ait. 47). 

48.  Ligne de déliinitritiort 

Ligne tracée sur une carte pour indiquer la limite d'une juridiction mari- 
time. 

Une ligne de délimitation peut être le résultat soit d'une action unilatérale 
soit d'un accord bilatéral; dans certains cas, le ou les Etats concernés peuvent 
être tenus de lui donne1 la publicité voulue. 



L'expie\sion "fiontiète malitime" est pal fois employée au lieu de "ligrie 
de délimitation". 

49. Ligne droite 

Voii : .ür.oitr~. 

50. Ligne de ,fermeture 

Ligne qui sépare les eaux intérieures de la mer territoriale d'un Etat 
côtier o u  les eaux archipélagiques d'un Etat archipel. Elle sert le plus souvent 
à établir la ligne de base à l'embouchure d'un fleuve (art. 9) et à l'entrée d'une 
baie (art. 10) ou d'on port (art. Il). 

Voii. : Briio; rcrrru it1tc;ric1irc.s: Etot trrc.llipc1; iti.\ttrlltrtion porti~rrii~c; Icri<sc~ 
tlc hrr \ im,1.: ligiic cl<, hmc .  

Mouvement oscillatoire du niveau de la mer, dü essentiellement à I'attrac- 
tion de la Lune et du Soleil et à la rotation de la Terre. 

Niveau de riférence des cartes : Niveau de la marée par rapport auquel 
sont exprimées les hauteurs et profondeurs sur une carte marine (aussi appelé 
communément Niveau zéro des cartes ou zéro des cartes). 

Bien qu'il n'existe aucun niveau de réféience univeisel, la iésolu- 
tion A 2.5 de la Confeience hydiogiaphique internationale le définit 
comme le niveau au-dessous duquel la mer ne descend que très iarement. 

Voir : Ccittc t?~triitlc; Ilricsc b a \ r ~  i?7c1r. 

Marge continetitale 

Définie comme suit au paragraphe 3 de l'article 76 : "La marge conti- 
nentale est le prolongement immergé-de la masse terrestre de I'Etat c&ier; elle 
est constituée par les fonds marins correspondant au plateau, au talus et au 
glacis ainsi que leur sous-sol. Elle ne comprend ni les grands fonds des océans, 
avec leurs dorsales océaniques, ni leur sous-sol." 

1 TALUS, 

PIED DU 
TALUS 

ROCHES SEDIMENTAIRES 

TALE 1': MARGE CONlINEN 



Voir : F o ~ ~ d s  i ï z l r i i i i  c ;  g 1 r i t . i ~  c ~ o ~ i t i i i o i t r i l ;  g r r r i ~ t i ~  . f i ) / l c l r  o ( . c ; t r / ? i c / r ~ c . \ ;  picd 
( d l 1  t ( l / l l \  t ~ o / l t i i l f ~ / l t ~ / l ) ;  / ~ / ~ l l l ~ ~ / l l  l  o / 1 f i / l l ~ l l t ~ l l ;  ~ \ - o l l , s - \ o l ;  t l l l l l \  ~ " 0 / 1 t i / 1 1 ~ / 1 f 1 1 / "  

54 .  Mer fermée ou serni:fermie 

Définie comme suit à l'article 122 : 

"Aux fins de la Convention, on entend par 'mer fermée ou semi- 
fermée' un golfe, un bassin ou une mer entouré par plusieurs Etats et relié 
à une autre mer ou à l'océan par un passage étroit, ou constitué, entièrement 
ou principalement, par les mers territoriales et les zones économiques 
exclusives de plusieurs Etats". 

55. Mer territorinle 

Ceinture d'eau ayant une largeur définie mais ne dépassant pas 12 milles 
marins vers le large mesurée depuis la ligne de base de la mer territoriale. 

L.a souveraineté de I'Etat côtier s'étend à l'espace aérien au-dessus de la 
mer territoriale, ainsi qu'au fond de cette mer et  à son sous-sol. Cette souve- 
raineté s'exerce dans les conditions pi-évues par les dispositions de la Con- 
vention et les autres règles du droit international (art. 2 et art. 3). 

La limite extérieure de la mer territoriale est constituée par la ligne dont 
chaque point est à une distance égale à la largeur de la mer territoriale du 
point le plus proche de la ligne de base (art.  4). 

L'article 12 prévoit que certaines rades qui, normalement, se trouveraient 
entièrement ou partiellement au-delà de la limite extérieure de la mer terri- 
toriale, sont considérées comme faisant partie de celle-ci; aucune limite n'est 
fixée à leur largeur. 

Les principales limites à l'exercice de la souveraineté de I'Etat côtier 
sur la mer territoriale sont le droit de passage inoffensif des navires étrangers, 
le droit de passage en transit et le di-oit de passage aichipélagique des navires 
étrangers et des aéronefs (section 3 de la partie I I ,  section 2 de la partie I I I ,  
pal tie IV de la Convention). 

56. Mille innriil 

Unité de longueur égale à 1 852 mètres. 

Cette valeur a été adoptée en 1929 poui- la Conférence hydrographique 
internationale et ultérieurement par le Bureau intei-national des poids et mesu- 
res. L.a longiieui- du mille marin est très pioche de la valeur moyenne d'un 
arc terrestre de 1 minute de latitude. qui va d'environ 1 843 mètres à l'équa- 
teur à 1 861,66 mètres aux pôles. 

Voir : C o o l d o i l n c ; c \  g C o g r ~ p l ~ i c j r r c . \ .  

57. Oirvertirre (d'rriie hnie) 

Entrée d'une baie depuis l'océan. 

Le paragraphe 2 de l'article 10 stipule : "on entend par 'baie' ilne échan- 
crure bien marquée.. dont I'ouvertui-e constitue 1"entrée' de l'échancrure". 
L.es paragraphes 3. 4 et 5 de l'article 10 font mention des "points d'entrée 
naturels" d'une baie. On peut donc dire que l'ouverture de la baie se situe 
entre ses points d'entrée naturels. 

En d'autres lei-mes, I'ouvei~ture de la baie est son entrée. 



Bien que certains Etats aient adopté des règles pour déterminer les points 
d'entrée naturels des baies, il n'existe encore aucune norme internationale en 
la matiè1.e. 

Voir : Briic~; c~sturrbe; lcrisse dc hasse rncv; ligrzc de' BCIJC; ligr~c' de "f irme-  
frire. 

58. Ouvrage 

Voir : Irz,rtcrllcitiorz s i t~rée  cru large des c 6tcs  

59. ParaIl& 

Voir : Coordonnée.\ g8ogrnphiclrres. 

60. Passage archipélagique 

Voir la définition figurant à l'article 53. 

61. Pied (du talus continental) 

"Sauf preuve du contraire, le pied du talus continental coïncide avec la 
rupture de pente la plus marquée à la base du talus" (art. 76, par. 4 b) .  

C'est le point où le talus continental rencontre le glacis occidental ou, en 
l'absence de glacis, les grands fonds océaniques. 

Pour déterminer la rupture de pente la plus marquée, on établit un profil 
du fond à partir de sondes bathymetriques appropriées couvrant la largeur du 
talus et une partie suffisante du glacis. 

Les deux méthodes stipulées au paragmphe 4 de l'article 76 pour déter- 
miner la limite extérieure du plateau continental dépendent de la position du 
pied du talus continental. 

62. Pipelitte sous-marin 

Longue tuyauterie pour le transport d'eau, de gaz, de pétrole, etc., sous 
la mer. 

Les pipelines sont posés à même le fond des mers, ensouillés dans les 
fonds marins ou installés à une certaine hauteur. au-dessus du fond. Dans les 
zones où les marées sont particulièr.emerit fortes et le fond vaseux, i l  peut arri- 
ver que la vase chassée par le courant laisse certains tronçons de pipeline sus- 
pendus entre deux points. 

La positiori des pipelines posés ou ensouillés dans des zones où ils ris- 
quent d'être endommagés par. une ancre ou par un chalut est généralement 
indiquée sur les cartes marines. 

Le choix du tracé du pipeline sur le plateau continental est assujetti au 
consentement de 1'Etat côtier. 

Les articles 113, 114 et 115 prévoient des mesures pour protéger les pipe- 
lines sous-marins et pour indemniser les pertes encourues pour avoir évité 
de détériorer un pipeline sous-marin. 

Tous les Etats ont le droit de poser des pipelines sous-marins sur le pla- 
teau continental conbrmément aux dispositions du présent article. 



63. Plateau 

En géologie, zone adjacente à un continent ou entourant une île et s'éten- 
dant de la laisse de basse mer jusqu'à la profondeur où se trouve généralement 
une rupture marquée de la pente en direction des grands fonds. 

64. Plateau continental 

Défini comme suit au paragraphe 1 de l'article 76 : 

"Le plateau continental d'un Etat côtier comprend les fonds marins 
et leur sous-sol au-delà de sa mer territoriale, sur toute l'étendue du prolon- 
gement naturel du territoire terrestre de cet Etat jusqu'au rebord externe 
de la marge continentale, ou jusqu'à 200 milles marins des lignes de base 
à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, lorsque le 
rebord externe de la marge continentale se trouve à une distance inférieure." 

Les limites du plateau continental ou de la marge continentale sont déter- 
minées conformément aux dispositions de l'article 76 de la Convention. Si la 
marge continentale s'étend sur plus de  200 milles marins au-delà des lignes de 
base appropriées, son rebord externe est alors défini conformément aux dis- 
positions des paragraphes 4 et  10 de l'article 76. 

Elévation des fonds marins dont le sommet relativement plat occupe une 
surface considérable et dont tous les flancs sont abrupts. 

Aux fins du calcul du rapport de la superficie des eaux à la superficie des 
terres cernées par des lignes de base archipélagiques, peut être notamment 
considérée comme faisant partie des terres toute partie d'un plateau océani- 
que à flancs abrupts entièrement ou presque entièrement cernée par une chaine 
d'îles calcaires et  de  récifs découvrants (art. 47, par. 7). 

Voir : Etrrt ( r i e  l7ipcI; liglze de hti~c. .  

66. Plate-forme 

67. Point de base 

On entend par "point de base" tout point situé sur une ligne de base. 
Avec des lignes de base droites, le point commun à deux droites peut aussi 
être appelé "point d'inflexion" ou "point de base". 

68. Port 

Emplacement muni de diverses installations, terminus et équipements pour 
le chargement et le déchargement de marchandises ou l'embarquement et le 
débarquement de passagers. 

69. Publicité voirlrre 

Notification d'une mesure pour l'information du public, par des voies 
appropriées, dans un délai raisonnable et de la faqon qui convient. 

Aux termes des dispositions de la Convention, les Etats doivent donner 
la publicité voulue, entre autres : aux cartes mai-ines ou listes de coordonnées 
géographiques définissant des  lignes de base et certaines limites et frontières 
(art. 16, par. 2; art. 47, par. 9; art. 75, par. 2; et art. 84, par. 2); aux lois et 



Gglements relatifs au passage inoffensif (art. 21, par. 3); et aux voies de  circu- 
lation et  aux dispositions de séparation du trafic dans les eaux territoriales 
(art. 22, par. 4) et archipélagiques (art. 53, par. 10). 

Outre les notifications adressées par les voies diplomatiques aux Etats 
conceinés, cette information peut être diffusée plus rapidement aux naviga- 
teu1.s en I'adr,essant directement aux organismes hydrographiques nationaux 
pour qu'ils les publient daris 1eui.s Avis aux navigateurs. 

Voir : C m  te imrritzc.; c~oordorzrz6e~ gc;ogrrrphicl~/c~~; d i~pos i t l f r  c k  séprrrri- 
tion di/ trrtfic ; ligtze de  knse. 

70. Rade 

Zone située près de la côte où les navires sont censés mouiller en toute 
sécurité; les rades sont souvent situées dans une légère échancrure de la côte. 

"Lorsqu'elles servent habituellement au chargement, au décharge- 
ment et au mouillage des navires, les rades qui normalement se trouve- 
raient entièrement ou partiellement au-delà de la limite extérieure de la 
mer territoriale sont considérées comme faisant partie de la mer terri- 
toriale" (art. 12). 

L a  plupart des rades n'ayant pas de limites géographiques naturelles 
nettement ma~quées ,  leui. emplacement gén&al est indiqué par la position de  
leur nom sur les cartes. Lorsque les dispositions de l'article 12 s'appliquent, 
les limites des rades doivent être indiquées sur les cartes ou déc~.ites au moyen 
d'une liste de coordonnées géographiques. 

71. Récif 

Formation rocheuse ou corallienne dont le sommet est très proche de la sur- 
face de la mer ou est émergé à marée basse. 

Récif découvrant. Partie du récif qui est émergée à marée basse 
mais immergée à marée haute. 

Réciffrarigeant. Récif rattaché directement au rivage ou au terri- 
toire continental, ou situé à proximité immédiate de ceux-ci. 

Lorsqu'il s'agit de parties insulaires d'une formation atollienne ou d'îles 
bordées de récifs frangeants, la ligne de base.. . est la laisse de basse mer sur 
le récif, côté large, telle qu'elle est indiquée sur les cartes marines reconnues 
officiellement par 17Etat côtier (art. 6). 

Voir : Atoll; îlc; Irris~c. dc brrs~e  inei ;  Iigtzc de  b r u t .  

72. Roche séditnetitaire 

Roche formée par la solidification de sédiments qui se sont déposés en cou- 
ches successives dans l'eau ou dans l'atmosphère (le terme est employé à l'arti- 
cle 76, paragraphe 4, lettre a ,  i). 

Les sédiments peuvent être des fragments de roches ou des particules de 
granulométrie variable (agglomérats, grès, schistes), de résidus ou de pro- 
duits animaux ou végétaux (certains calcaires, charbon), le pi.oduit d'une 
action chimique ou de l'évaporation (sel, gypse, etc.), ou un mélange de ces  
matières. 



73. Rocher 

Formation géologique massive de dimensions limitées. 

La Convention ne définit pas ce terme, mais elle l'emploie au paragra- 
phe 3 de l'article 121 qui stipule : 

"Les I-ocheis qui ne se prêtent pas à l'habitation humaine ou à une 
vie économique propre n'ont pas de zone économique exclusive ni de 
plateau continental." 

Voir : Hmt- f imd dc;c oiriv err~t; ilc. 

Toutes les matières se trouvant naturellement au-dessous des fonds marins 
ou des grands fonds océaniques. 

Le sous-sol comprend des dépôts de résidus et  de minéraux ainsi que la 
roche mère sous-,jacente. 

La Zone et  la mer terl-itoriale d'un Etat riverain, les eaux archipélagiques, 
la zone économique exclusive et le plateau continental comprennent aussi 
leur sous-sol (art. 1, par. 1 , I ) ;  art. 2, par. 2; art. 49, par. 2; art. 56, par. 1, ri, et 
art. 76,  par. 1). 

Voir : Foizds ~ ~ r i ~ ~ i i z s ;  pltrtc~rric c~or~t i~ ier~tr i l ;  zorzc.; zone C;cwlorniqirr 
c~.rc~Iirsii~c~. 

75. Superficie des secteurs 

Les prescriptions générales sont stipulées à l'annexe III (art. 8 et art. 17, 
par. 2, ri) de  la Convention. L,'article 8 de l'annexe III stipule que le deman- 
deur doit indiquer les coordonnées permettant de  diviser la zone. 

Le système de coordonnées le plus courant est celui de la latitude et de la 
longitude, bien que les coordonnées rectangulaires cartographiques de la pro- 
~ e c t i o n  de Mercator transverse conforme (en indiquant le numéro de la zone 
appropriée), le quadrillage Marsden, les coordonnées polaires, etc. soient 
aussi dépoui-vus d'ambiguité. L,a Commission préparatoire envisage la possi- 
bilité que les demandes d'approbation des plans de travail spécifient les 
coordonnées par référence au Système géodésique mondial [paragraphe 12 de 
l'ai-ticle 2 du projet de règlement relatif à la prospection, à l'exploration et  à 
l'exploitation des nodules polymétalliques dans la zone (document LOS/ 
PCN/SCN.3/WP 6)]. 

Base d'un réseau de coordonnées. Un système géodésique local ou régio- 
nal se rapporte normalement à une origine dont les coordonnées sont définies. 
Le système géodésique est associé à un ellipsoïde de référence spécifique qui 
correspond le plus fidelement possible à la surface (géoïde) de la zone cartogra- 
phiée. II existe désormais un système géodésique mondial dont l'origine est au 
centre de la terre; le sphéroïde qui y est associé correspond le plus fidèlement 
possible aux dimensions et à la forme connues du globe terrestre. 

La position d'un point commun à deux levés réalisée dans des systèmes 
géodésiques différents sera désignée par deux ensembles différents de coordon- 



nées géographiques. II est donc important de connaître le système géodésique 
utilisé pour définir la position d'un point. 

Le système géodésique utilisé doit être indiqué sur. les listes de coordon- 
nées géographiques définissant les lignes de base et les limites de certaines 
zones de jui,idiction (art. 16, par. 1 :  art. 47, par. 8; a1.t. 75, par. 1 et art. 84, 
par. 1 ) .  

Partie de la marge continentale entre le plateau et le glacis. Dénommé 
simplement "talus" au paragraphe 3 de l'article 76. 

Le talus ne saurait être uniforme ou abrupt, mais il peut se présenter en 
terrasses dans certains cas. Sa pente est habituellement supérieure à 1" 30'. 

78. Territoire (terrestre) 

Terme général qui, dans la Convention, désigne les territoires insulaires 
et continentaux qui sont émergés à marée haute (art. 2, par. 1 et art. 76, par. 1). 

Voir : Marke. 

79. Zone 

Voir la définition figurant à l'article premier, paragraphe 1, alinéa 1. 

Voir : Fonds inrrr iris; gr mCIJ finds océnr i iq l r~~ ;  ligrie de Dnsc; plriteciti 
c~ot~tirierltrrl; sorts-501; ïorir c;c~oriorniqirc~ crc lrtsit-e. 

1. Dans une zone contiguë à sa mer territoriale, désignée sous le nom de 
zone contiguë, I'Etat côtier peut exercer le contrôle nécessaire en vue de : 

a) Prévenir les infractions à ses lois et règlements douaniers, fiscaux, sani- 
taires ou d'immigration sur son territoire ou dans sa mer territoriale; 

b )  Réprimer les infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur 
son territoire ou dans sa mer territoriale. 

2. La zone contiguë ne peut s'étendre au-delà de 24 milles marins des 
lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale 
(art. 33). 

81. Zone de séciirité 

Zones établies par  I'Etat côtier autour d'îles artificielles, d'installations ou 
d'ouvrages, dans lesquelles il peut prendre les mesures appropriées pour assu- 
rer  la sécurité de la navigation comme celle des îles artificielles, installations et 
ouvrages. Ces zones ne peuvent s'étendre sur une distance de plus de 500 mètres 
autour des îles artificielles, installations ou ouvrages, sauf dérogation autorisée 
par les normes internationales généralement acceptées ou recknmandée par 
l'organisation internationale compétente (art. 60, par. 4 et par. 5). 



82. Zone écortornique exclusive (ZEE) 

Voir la définition figurant à l'article 55.  

La ZEE ne s'étend pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base 
à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale (art. 57). 

Les droits, juridiction et obligations de I'Etat côtier dans la zone écono- 
mique exclusive sont définis en détail à l'article 56. La partie V de la Conven- 
tion traite des autres aspects relatifs à la ZEE. 
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