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Résumé : A l’instar des capitales ouest africaines, la ville de Dakar, déjà lieu de convergence des populations de l’AOF à 
l’époque coloniale, a vu sa population sans cesse augmenter depuis l’accession du pays à la souveraineté internationale en 
1960. Cette croissance tendancielle et continue dans le temps est consécutive aux problèmes du monde rural, notamment, le 
bouleversement des systèmes de production agricole qui s’est amplifié, durant les années 1970 et 1980, avec la persistance 
de la sécheresse au Sahel et les politiques d’ajustement structurels. L’afflux massif de migrants ruraux dans la capitale 
sénégalaise, notamment dans sa banlieue, explique l’occupation irrégulière de l’espace et en conséquence, la naissance de 
quartiers spontanés et dépourvus de toutes normes urbanistiques. La ville de Pikine, initialement, lieu de relogement des 
déguerpis de Dakar intra-muros, avant 1960, en est un exemple patent et sa situation a été aggravée par des inondations 
importantes et récurrentes depuis 2005. C’est dans ce contexte de dégradation environnementale et de vulnérabilité de la 
population face à la variabilité climatique, que cet article se propose de faire le diagnostic de la situation à Pikine. 

Mots clés : pluviométrie, inondation, environnement, Pikine. 

Abstract : Urban dislocation and environmental problems in senegal: example of the recurring floods at pikine. 
Following the example of West African capitals, the city of Dakar, already place of convergence of the populations of the 
AOF in the colonial period, saw his population ceaselessly increasing since the entry of the country in the international 
sovereignty in 1960. This current continuous growing is the result of the problems of the rural world, in particular, the 
turnover of the systems of agricultural production which increased, during the 70s and 80, with the obstinacy of the drought 
in structural Sahel and the policies of adjustment. The massive influx of rural migrants in the Senegalese capital, in 
particular in its suburb, explains the irregular occupation of the space and consequently, the birth of districts spontaneous 
and devoid of any urbanistic standards. The city of Pikine, initially, place of rehousing of left of intramural Dakar, before 
1960, is an obvious example and its situation was deteriorated by important and recurring floods since 2005. It is in this 
context environmental degradation and of vulnerability of the population in front of the climatic variability, that this article 
suggests making the diagnosis of the situation for Pikine. 

Keywords: Pluviometry, Flood, Environment, Pikine. 

Introduction 
Les problèmes environnementaux se posent avec acuité à Dakar, la capitale sénégalaise, 

notamment dans sa banlieue à Pikine. La forte vulnérabilité du site et la forte concentration de 

la population dans cet espace aux caractéristiques géographiques spécifiques exposent les 

habitants aux dangers multiples avec le retour sporadique des pluies à la normale. En effet, la 

pluie, source d’espoir et de bienfait, est devenue un cauchemar pour une bonne partie de la 

population pikinoise. L’approche de la saison pluvieuse est source d’angoisse et d’inquiétude 

pour tous les habitants des zones inondables du département de Pikine (Fig. 1). 

Ville la plus peuplée de l’agglomération dakaroise, Pikine souffre depuis 2005 de sérieux 

problèmes environnementaux liés à la récurrence des inondations qui ont complètement 

désarticulé la structure de son tissu urbain. La population subit quotidiennement les 

conséquences du phénomène avec, entre autres, la prolifération d’agents pathogènes et de 

vecteurs de maladies infectieuses et parasitaires néfastes pour leur santé. Elle est également 

victime des conséquences liées à la perte de nombreuses habitations et structures 

socioéconomiques de base. La récurrence des inondations dans cette banlieue dakaroise, leurs 

conséquences mais aussi les problèmes liés à leur gestion sont source de préoccupation 

grandissante pour les populations et les pouvoirs publics.  
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Figure 1 : La ville de Pikine dans la banlieue de Dakar : localisation de la presqu’île de Dakar au Sénégal (à 

gauche) et zones inondées en 2005 et 2009 (à droite, source : Image satellite GeoEye (14/10/2009) et image 

SPOT d’août 2005). 

Ce travail porte sur l’examen des caractéristiques géographiques du site qui ont imprimé 

un caractère spécifique à cet espace. L’analyse des inondations et de leurs conséquences 

permet de mieux comprendre cette situation qu’on peut qualifier de "crise de la banlieue 

dakaroise". Les données pluviométriques mensuelles et annuelles de la station de Dakar-Yoff 

sont analysées afin de mieux mettre en évidence la problématique des inondations à Pikine. 

Les statistiques sur les victimes ainsi que les dégâts matériels qui en découlent illustrent la 

complexité de la situation environnementale dans cet espace.  

1. Les limites naturelles de l’occupation de l’espace  

1.1. Les caractéristiques pédo-géomorphologiques 

Les aspects géomorphologiques constituent une dimension fondamentale dans la 

compréhension de la situation de "crise environnementale" qui prévaut dans la banlieue 

dakaroise. En effet, une bonne partie de la ville de Pikine se trouve dans la zone des "Niayes", 
constitués de dunes et de dépressions inter-dunaires s'échelonnant le long de la grande côte du 

Sénégal. Ces "Niayes" constituent un milieu assez original caractérisé par des dunes et des 

dépressions souvent inondées par l’affleurement de la nappe phréatique notamment lors 

d’épisodes pluviométriques favorables (Fig. 2). Cette région est caractérisée par des 

formations sédimentaires du quaternaire qui reposent sur des formations plus anciennes 

(Touré-Fall et Fall, 2001).  

Au plan pédologique, la zone de Pikine est caractérisée, entre autres, par des sols 

ferrugineux tropicaux non lessivés qui se sont constitués pendant la phase sèche de l’Ogolien. 

Ces sols présentent une texture sableuse avec une faible capacité de rétention de l’eau, ce qui 

peut être un facteur explicatif du problème des inondations dans certaines parties de la région 

où celles-ci sont plus accentuées. Par ailleurs, la faiblesse des altitudes et l’inexistence 

d’exutoire sur d’autres bassins ou sur la mer, sont des caractéristiques majeures observées 

dans la zone contribuant ainsi largement, à la récurrence des inondations.  
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Figure 2 : Nappe sub-affleurante marquée par la saisonnalité (source Touré-Fall et Fall, 2001). 

1.2. Un retour pluviométrique sporadique compromettant 

Dakar appartient au domaine climatique sahélien côtier (Sagna, 2007) avec une 

pluviométrie moyenne annuelle d’environ 450 mm. Ce climat est assez doux par rapport au 

reste du pays, en raison d’une position géographique "privilégiée" et des influences 

océaniques qui donnent à la région un cachet particulier. Les pluies y sont liées aux remontées 

de la mousson en été et les perturbations cycloniques y déversent parfois des pluies 

importantes. Elles surviennent généralement entre juin et octobre avec un maximum en août 

(Fig. 3).  

 

Figure 3 : Pluies moyennes mensuelles à Dakar-Yoff (1950-2010). Données source Agence NAtionale de la 

Météorologie du Sénégal (ANAMS). 

L’analyse de la situation pluviométrique à Dakar montre clairement que malgré la baisse 

généralisée des pluies, la décennie 2001-2010 a connu une situation particulière. Durant cette 

période, les années 2005, 2008 et 2010 se sont singularisées avec des totaux relativement 

importants (Fig. 4). Les cumuls mensuels ont été particulièrement importants en août et 

septembre avec respectivement 336 et 159,8 mm en 2005 et un total annuel de 663,4 mm, 

record jamais atteint depuis 1970. L’année 2005 peut donc, à juste titre, être considérée 

comme l’année phare de démarrage des inondations les plus importantes connues à Dakar 

pour la période récente. Depuis cette date, malgré la relative baisse des quantités 

pluviométriques recueillies en 2006 et 2007, la situation ne s’est jamais estompée. Pire, elle 

s’est renforcée, notamment en 2008 et 2010, années aux totaux pluviométriques également 

excédentaires (Fig.3). Les caractéristiques topographiques globalement basses et la nappe 

phréatique sub-affleurante ont largement contribué à la vulnérabilité de Pikine face aux pluies 

et donc au phénomène d’inondation. 
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Figure 4 : Evolution interannuelle des pluies à Dakar-Yoff (1950-2010). Données source Agence NAtionale de 

la Météorologie du Sénégal (ANAMS). 

2. Une désarticulation spatiale et démographique favorable aux inondations 
Plusieurs facteurs socio-économiques concourent à l’explication des inondations dans la 

banlieue dakaroise. Il s’agit, entre autres, des spéculations foncières, des défaillances 

institutionnelles et réglementaires imputables aux autorités locales. En effet, Pikine est 

fortement convoitée pour l’habitat à cause d’une urbanisation rapide dans un espace sans 

réserve foncière importante. 

La forte occupation des zones non aedificandi dans cet espace remonte au début des années 

1970, période qui correspond à la grande sécheresse en Afrique de l’Ouest. Cette époque est 

aussi caractérisée par l’afflux massif de ruraux vers les centres urbains. Or, ces migrants à la 

recherche de meilleures conditions de vie, ne disposaient pas d’une stabilité économique leur 

permettant d’être éligibles aux programmes immobiliers. C’est ainsi que les zones 

dépressionnaires des "Niayes" complètement asséchées ont fait l’objet d’une occupation 

anarchique, sans aucune norme urbanistique élémentaire, d’assainissement notamment. Le 

développement de l’habitat irrégulier dans ces zones y est aussi corrélatif à l’expansion du 

maraîchage ; la demande urbaine croissante en produits maraîchers étant couverte par les 

migrants, foncièrement agriculteurs.  

Les implantations incontrôlées et irrégulières de populations dans ces dépressions se sont 

exacerbées surtout durant les années 1980 avec l’afflux massifs de ruraux. Sur une population 

estimée à 2 381 426 habitants en 2004 (DPS, 2002) pour l’ensemble de l’agglomération 

dakaroise, 43% habitent Pikine, d’où la forte pression démographique avec une densité 

dépassant 4000 habitants au km². 

Sur un taux d’urbanisation annuel d’environ 8% pour Dakar, seuls 3% sont dus à la 

croissance naturelle, les 5% restant étant imputables au solde migratoire largement positif 

(Kane, 2007). La forte croissance démographique, la densification du tissu urbain, son 

imperméabilisation, et les multiples constructions irrégulières dans les dépressions – 25 à 45% 

de l'habitat selon Kane (2007) – ont provoqué de sérieux problèmes d’évacuation des eaux de 

ruissellement en période d'hivernage avec des conséquences socio-environnementales d’une 

ampleur considérable.  

3. Les conséquences des inondations 
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Les inondations ont provoqué d’importantes conséquences environnementales, socio-

économiques, institutionnelles et administratives dans la ville de Pikine. 

3.1. Les conséquences environnementales et socio-économiques 

Les constructions anarchiques dans les dépressions ont perturbé les "Niayes". En effet, les 

habitations et les infrastructures ont obstrué les cours d’eau traditionnels empêchant ainsi 

l’écoulement correct des eaux pluviales. Leur stagnation a ainsi entraîné la prolifération de 

certaines plantes aquatiques favorisant le développement de gîtes larvaires pour différents 

vecteurs. 

Cette situation est à l’origine de conditions sanitaires précaires avec la recrudescence de 

nombreuses maladies. Le paludisme est devenu endémique et sa résurgence pendant la saison 

pluvieuse inquiète les populations. Il faut aussi noter l’existence de maladies diarrhéiques qui 

s’expliquent par le contact de la population avec les eaux usées et les ordures aux odeurs 

nauséabondes dans les zones affectées (Sané et Ndiaye, 2006). Dans ces conditions 

d’insalubrité et de manque d’hygiène, les parasitoses intestinales et autres infections d’origine 

hydrique se développent inévitablement, au même titre que les maladies dermatologiques. 

Les problèmes sociaux et les dégâts matériels sont aussi considérables. Les conséquences 

économiques récurrentes à la fin de chaque saison des pluies se traduisent surtout en termes 

de pertes d’investissements de plusieurs années d’effort. Plus de 800 ménages ont vu leurs 

maisons envahies par les eaux de pluie pendant l’hivernage de 2005 (Kane, 2007). En 2010, 

les inondations ont provoqué 11 936 sinistrés et entrainé la destruction complète ou partielle 

de 457 maisons (Tableau 1). Les familles les plus aisées se sont déplacées vers d’autres 

endroits plus propices à l’occupation humaine, tandis que les ménages démunis pataugent 

encore dans les eaux, car ne disposant pas de moyens pour se loger ailleurs. Les charges 

sociales des familles victimes des inondations ont ainsi considérablement augmenté, les frais 

de location de maisons et les coûts sanitaires s’ajoutant aux dépenses quotidiennes déjà 

excessives. 

Tableau 1 : Statistiques sur les dégâts causés par les inondations de 2010 à Pikine. Les données sont fournies par 

l’Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Sénégal. 

Quartiers Nombre de 
sinistrés 

Nombre de maisons 
complètement détruites 

Nombre de maisons 
partiellement détruites 

Boune 2 009 23 16 

Pikine-Guinaw Rail- 

Djidah Thiaroye Kao 
2 779 230 117 

Diameguene Sicap Mbao 2 867 17 13 

Malika- Keur Massar 1 514 21 0 

Yeumbeul Nord et Sud 2 267 17 3 

Total 11 436 308 149 

3.2. Les conséquences au plan institutionnel et administratif 

Les inondations ont créé de sérieux dysfonctionnements institutionnels et administratifs 

dans leur gestion. Elles ont révélé des défaillances institutionnelles et administratives et 

installé une forte incompréhension entre les autorités locales et les populations victimes des 

inondations qui n’ont pas manqué de manifester leur mécontentement face à la non résolution 

définitive de leurs problèmes. Il faut cependant noter les limites décisionnelles qui ne sont pas 

claires entre les autorités municipales et la sous-préfecture, en termes de prérogatives dans la 

gestion des inondations.  
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La présence des services et structures de l'Etat (installations électriques, adduction d’eau, 

écoles, marchés) et le caractère irrégulier des habitations constituent une autre contradiction à 

relever. Comment justifier la présence de l’Etat dans des endroits a priori inhabitables ? 

Aussi, la lutte contre les inondations s’inscrit-elle dans une politique globale d’aménagement 

du territoire, sachant que les efforts déployés par les autorités ne concernent les quartiers 

inondés que ponctuellement, et donc sans véritables solutions à terme. Par ailleurs, malgré les 

tentatives partielles de résolution des inondations, les populations ne sont ni informées, ni 

réellement associées aux décisions les concernant ; ceci constitue souvent un frein certain 

dans l’élaboration des mesures d’éradication du phénomène. Or, l’implication des collectivités 

locales aurait pu faciliter la mise en œuvre des décisions relatives aux populations et la 

concertation aurait aussi rendu plus efficients les opérations et dispositifs de secours aux 

sinistrés. 

Conclusion 
Les inondations observées à Dakar depuis 2005 s’expliquent par une combinaison de 

phénomènes à la fois naturels et socioéconomiques. L’évolution des précipitations durant les 

deux dernières décennies indique un retour sporadique à la normale, comme l’attestent les 

totaux enregistrés en 2005, 2008 et 2010. Cette évolution fait également ressortir une période 

sèche survenue pendant les années 1970 et 80, période au cours de laquelle, il a été observé un 

afflux massif de ruraux vers Dakar et une occupation anarchique des zones inondables 

asséchées. Au-delà du caractère naturel de la pluviométrie, ses impacts ont été amplifiés par la 

multiplication des habitations spontanées dans certains endroits impropres à l’habitat. Cette 

situation est devenue désastreuse avec une manifestation plus marquée des pluies ces 

dernières saisons, causant ainsi des inondations qui sèment la désolation au sein d’une 

population dont la majorité est pauvre et vit dans la précarité. 

L’analyse de la problématique des inondations à Pikine, banlieue dakaroise, montre que ce 

phénomène constitue un sérieux problème tant du point de vue écologique, économique, 

sanitaire que social. Elle fait surtout apparaître les insuffisances dans la gestion urbaine, 

l’aménagement du territoire, le respect des textes et de la réglementation en vigueur en 

matière d’occupation de l’espace. L’ampleur du phénomène a enfin révélé beaucoup de 

défaillances politiques et institutionnelles qui ne sont pas de nature à faciliter leur gestion. Or, 

ces difficultés et problèmes nécessitent des stratégies et des solutions idoines aussi bien de la 

part des populations que des pouvoirs publics. Car, il est encore temps de comprendre que la 

ville devrait être vue, non seulement, au travers des coûts économiques, sociaux et 

environnementaux qu’elle engendre, mais doit être redécouverte comme un véritable 

dispositif de développement, capable de générer des économies d’échelle inventives. 
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