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Le colloque PATEO-UASZ, édition 2019, a permis de faire 
le point sur l’état des littoraux ouest-africains et de prendre 
la mesure des menaces qui pourraient altérer leurs capacités 
de résilience.

Vivants et dynamiques, les littoraux d’Afrique de 
l’Ouest démontrent chaque jour les preuves de la vitalité des 
communautés humaines et de l’énergie des facteurs qui en 
façonnent le contenu, en constante évolution. En effet, 
ces littoraux constituent la partie la plus densément 
peuplée des zones rurales où l’homme a su construire des 
agrosystèmes hyper productifs, malgré les contraintes du 
milieu. La grande extension des marais maritimes et 
autres zones humides, d’altitude basse, égale ou proche 
du zéro, leur confère une exposition élevée face aux aléas 
naturels : érosion côtière, élévation du niveau océanique 
(ENO), risque de submersion, salinisation des sols, des 
nappes, etc.
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Résumé : Le littoral de la commune de Kafountine, en Basse Casamance, est 

caractérisé par une forte dynamique du trait de côte. Cette dynamique se traduit 

par une érosion côtière où l’on note une destruction de biens matériels et une 

dégradation du cadre physique, support d’activités productives. Aussi, pour une 

connaissance de l’état de l’érosion sur cette côte et une meilleure prévention de 

son évolution, la présente étude a pour objectif d’analyser la dynamique spatio-

temporelle du trait de côte, à partir de séquences de données satellitales Landsat 

de 1979, 1986, 2000 et 2018 et des résultats de travaux de terrain. La 

méthodologie de traitement de ces données combine l’utilisation de l’extension 

Digital Shoreline Analysis System (DSAS) du logiciel ArcMap et l’exploitation 

des entretiens structurés et questionnaires auprès de 183 ménages de la 

commune. Les résultats obtenus montrent deux situations spatiales interliées : un 

engraissement des extrémités nord et sud des embouchures, points d’ancrage au 

développement des cordons sableux (petites flèches) et une érosion située dans 

l’épicentre des activités socioéconomiques (Abéné, Kafountine et Diogué). Cette 

situation érosive entraîne alors la destruction des infrastructures touristiques et 

sociales, la dégradation de la végétation et de la qualité de l’eau.    

Mots-clés : dynamique, érosion côtière, trait de côte, littoral, Kafountine, 

Sénégal. 

Abstract : The coastline of the commune of Kafountine, in Lower 

Casamance, is characterized by a strong dynamic of the coastline. This dynamic 

is reflected in coastal erosion where there is a destruction of material goods and 

a deterioration of the physical environment, support for productive activities. 

Also, for a knowledge of the state of erosion on this coast and a better prevention 

of its evolution, the present study set itself the objective of analyzing the spatio-

temporal dynamics of the coastline, from sequences Landsat satellite data from 

1979, 1986, 2000 and 2018 and results from fieldwork. The methodology for 

processing this data combines the use of the Digital Shoreline Analysis System 

(DSAS) extension of the ArcMap software and the use of structured interviews 
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and questionnaires with 183 households in the municipality. The results obtained 

show two interlinked spatial situations: a fattening of the north and south ends of 

the mouths, anchors for the development of the sandy cords (small arrows) and 

an erosion located at the epicenter of socioeconomic activities (Abéné, 

Kafountine and Diogué) . This erosive situation then leads to the destruction of 

tourism and social infrastructure, the degradation of vegetation and water quality. 

Keywords:  dynamics, coastal erosion, coastline, coastline, Kafountine, 

Senegal. 

INTRODUCTION 

Les zones côtières, objet de convoitise des hommes, sont caractérisées 

par une haute énergie mécanique et une grande diversité biologique. En 

effet, plus de 40 % de la population mondiale habitent à moins de 100 km 

du littoral (McCarthy et al., 2001) et y développent des activités 

multiformes, parfois conflictuelles, contribuant à leur déstabilisation 

(Savadogo, 2013). Ces milieux souvent précaires sont de plus en plus 

soumis à des phénomènes d’érosion (Paskoff, 2001), avec déjà un 

processus de recul du trait des côtes sur près de 70 % des plages de la 

planète (Bird, 1985). Au Sénégal, les littoraux constitués en grande partie 

d’estuaires et de plages n’échappent pas à cette règle. Le taux d’érosion 

estimé par Niang-Diop (1995) varie entre 1 et 2 m/an. En Basse 

Casamance, le phénomène semble avoir pris de l’ampleur au cours de ces 

dernières années (Faye., 2010 ; Barry, 2016 ; Thior et al., 2019). Les 

facteurs responsables de cette dynamique sont multiples et variés. Niang-

Diop (1995) et Diaw (1997) soutiennent que les changements 

climatiques, l’élévation du niveau marin, les tempêtes, la variation des 

apports sédimentaires naturels en constituent les principales causes. 

L’anthropisation participe à son accélération. C’est ainsi qu’on peut noter 

la croissance démographique de la commune de Kafountine (Figure 1) qui 

est passée de moins de 9 000 habitants en 1988 à 30 071 en 2013 (ANSD, 

2013). Cette situation a conduit à la multiplication d’activités 

économiques sur le littoral (Barry, 2016). Les aménagements et les 

déséquilibres morphologiques et sédimentaires qui en ont résulté, ont eu 

des conséquences environnementales et économiques majeures sur le 

littoral de la Casamance (Sarr, 2012). C’est dans ce cadre que la présente 

étude vise à analyser la dynamique du trait de côte de 1979 à 2018 et ses 

conséquences sur l’environnement biophysique et socio-économique. 
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Figure 1 : Localisation du littoral de la commune de Kafountine. 

 

1. DONNÉES ET MÉTHODES DE TRAITEMENT 

1.1. Les données utilisées 

Des images de la série des satellites Landsat (Landsat MSS du 05 

novembre 1979 ; Landsat TM du 09 février 1986, Landsat EM+ du 06 

novembre 2000 ; Landsat OLI_TIRS du 29 mars 2018) sont utilisées pour 

étudier l’évolution du trait de côte de la commune de Kafountine. En plus, 

nous avons effectué des visites exploratoires, des entretiens structurés et 

administré un questionnaire à 183 chefs de ménage sur 1 466 au total. 

1.2. La méthode de traitement  

1.2.1. Le choix de la ligne de référence  

Les images satellitaires Landsat les plus accessibles et disponibles ont 

des résolutions spatiales relativement grossières pour la mesure de 

l’évolution de la plupart des littoraux (Faye, 2010). Les seules formes dont 

les évolutions sont compatibles avec ces résolutions sont les flèches et les 

îles sableuses situées à l’embouchure des systèmes estuariens. Ainsi, dans 

cette étude, nous avons considéré la limite de la végétation comme 

indicateur du trait de côte. Sur les littoraux meubles, la limite inférieure 

de la pelouse dunaire ou de la couverture végétale pérenne (arbre et 



384 

arbuste par exemple) sur le front de la mer peut servir de repère (Bird, 

1985). 

1.2.2. Le traitement des images 

Pour permettre la superposition des images satellitaires et l’extraction 

de la limite de végétation, nous avons procédé au rééchantillonnage de 

l’image 1979 pour la ramener à une résolution commune de 30 m. Par la 

suite, les images ont été corrigées géométriquement par interpolation 

binaire en ramenant les images de 1979, 1986 et 2000 sur celle de 2018 

qui présente des caractéristiques géométriques plus intéressantes.  

1.2.3. L’exploitation des traits de côte avec Digital Shoreline 

Analysis System v4.2 (DSAS) 

Digital Shoreline Analysis System v4.2 (DSAS) est une extension du 

logiciel ArcMap, développé au début des années 1990 par l’US 

Geological Survey (Thieler et al., 2004). Son fonctionnement repose sur 

le tracé d’une ligne de base adjacente à la position des traits de côte 

appelée « Baseline ». Cette ligne correspond à la limite côté terre d’un 

tampon de 50 m créé autour de l’enveloppe des traits de côte. Des 

transects perpendiculaires à cette ligne sont ensuite automatiquement 

tracés. Les intersections entre les transects et les traits de côte établissent 

les points de mesure de la distance entre chaque trait de côte. L’écartement 

des transects varie généralement de 10 à 100 m selon les auteurs (Morton 

et Miller, 2005). Nous l’avons fixé ici à 25 m pour permettre une analyse 

à grande échelle. La régression linéaire (Linear Regression Rate-of-

change, en abrégé LRR) a été retenue pour décrire la mobilité du trait de 

côte sur le long terme.  

2. RÉSULTATS ET DISCUSSION

2.1.  Facteurs généraux de la dynamique littorale 

Le littoral de la commune de Kafountine est sous l’influence des 

phénomènes naturels et anthropiques complexes. En effet, l’érosion 

côtière s’explique principalement par le jeu des facteurs naturels qui 

concernent, en général, le processus marin (houles, marée, courants, 

dérives littorales…) et subaériens (vent, pluviométrie…). Ceux-ci 

interagissent et participent à l’érosion du milieu physique du littoral. 

Les plages sont par définition des formes d’accumulation, liées aux 

périodes d’abondance en sédiments que ces milieux ont emmagasinés 

durant les derniers millénaires. Ces phases ont permis le stockage de 
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gigantesques quantités de matériaux meubles (Paskoff, 1993). Diop 

(1990) a montré que les stocks sableux ont été fournis par les apports 

fluviatiles. Ces matériaux, s’ils constituaient jadis une importante source 

d’alimentation, favorable aux transferts sédimentaires le long du littoral, 

se sont considérablement réduits aujourd’hui (Saos et al., 1987). Cette 

réduction du stock sableux sur les plages est consécutive non seulement à 

la nature, mais aussi à l’action de l’homme, au travers de diverses 

utilisations et opérations d’aménagement. 

2.2. Évolution du trait de côte de 1979 à 2018 

Les taux d’évolution du trait de côte obtenus à partir des LRR montrent 

une dynamique contrastée, marquée par des phases de recul et des phases 

de progradation (Figure 2). Les secteurs les plus touchés par le recul du 

trait de côte sont les plages du sud-ouest de Diogué, de Kafountine et 

d’Abéné. Les taux d’érosion y sont respectivement de -17,28 m/an, - 3,21 

m/an et - 1,02 m/an. Les zones en progradation sont concentrées aux 

extrémités des cordons sableux et dans les embouchures. Les taux de 

progression les plus élevés sont rencontrés sur la flèche sableuse de la 

Presqu’île aux Oiseaux, la pointe de Diogué et sur la flèche sableuse de 

Kalissaye, avec des taux respectifs de + 18,14 m/an, + 5,54 m/an et +3,79 

m/an entre 1979 à 2018. La dynamique liée à cette accrétion de la flèche 

sableuse de la Presqu’île aux Oiseaux et des petites flèches au nord de 

l’embouchure de Kalissaye s’explique par le transport littoral, fondé ici 

sur les mécanismes d’ablation. En effet, ce processus est dominé par une 

alimentation en rapport avec des courants dominants, expulsant en amont 

les sédiments et les déposant à l’aval. L’hypothèse d’une dérive Nord-Sud 

expliquerait l’ablation de sédiments des plages de Kafountine et d’Abéné, 

suivie d’un transport par la dérive et d’un dépôt plus au Sud (la flèche 

sableuse de la Presqu’île aux Oiseaux et celle de Kalissaye). 



Figure 2 : Évolution du trait de côte de la commune de Kafountine en 1979, 1986, 2000 et 2018. 
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2.3. Les conséquences de la dynamique côtière et des actions 

anthropiques sur le milieu et le trait de côte  

La côte de la commune de Kafountine est le siège d’activités 

multiformes (développement du tourisme, pêche, fumage de poisson, 

extraction de sable, etc.) (Photographie 1). 

 
 

Photographie 1 : Bois pour le chantier naval (A) et claies de séchages 

exposés sur la plage de Kafountine (B).  

(Barry, 2016) 

Le développement des infrastructures touristiques, la mise en place 

d’un quai de pêche et la construction d’infrastructures connexes (stations 

d’essence, usines frigorifiques) ont occasionné un déséquilibre du 

système côtier, d’où des déficits sédimentaires de la plage (Figure 4). 

Aussi, la mise en place des claies de séchage, le chantier naval artisanal, 

les besoins en bois pour le fumage des produits halieutiques sont ici autant 

de facteurs qui accentuent cette érosion côtière. 

 

Figure 4 : Évolution du bilan surfacique de l’évolution du trait de côte du 

littoral de la commune de Kafountine entre les périodes 1979, 1986, 2000 et 

2018 (Corriger dans le graphique Presqu’île aux Oiseaux). 
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Les conséquences de la dynamique du trait de côte se traduisent ici par 

des modifications du paysage géographique. Au plan environnemental, 

elles se manifestent par l’ensablement des mangroves, la destruction des 

palmiers et des filaos (photographie 2). Elles amplifient également la 

salinisation des terres, avec comme corollaire une perte des rizières de 

51,79 % entre 1979 et 1986, 16,65 % entre 1986 et 2000 et 3,99 % entre 

2000 et 2015.  

 

Photographie 2 : Destruction et mortalité importante de l’espèce 

Casuarina equisetifolia ou filao à Abéné (A) et à Diogué (B) (Barry, 

2016). 

Au plan socio-économique, diverses activités de choix de l’économie 

locale sont menacées du fait d’une érosion de plus en plus importante. 

C’est le cas des hôtels tels que « la Nature », « le Kalissaye », « Atlantic 

Club » et des maisons de pêcheurs de Diogué partiellement ou 

intégralement détruits par le déferlement des vagues. À cela s’ajoute la 

problématique d’accès à l’eau potable en milieux insulaires (Diogué, 

Hilol, Saloulo, Niomoune) où le potentiel en eau douce aussi bien de 

surface que de profondeur se trouve sérieusement affecté par le sel. 

La méthode de la régression linéaire proposée dans cette étude est l’une 

des plus intéressantes pour une estimation des tendances évolutives du 

littoral (Fenster et al., 1993 ; Faye et al., 2008). Les résultats obtenus 

concordent avec ceux de Faye (2010), où le rythme de progradation de la 

flèche de la Presqu’île aux Oiseaux s’est fait de + 18,28 m/an entre 1979, 

1986 et 2000, l’érosion au sud-ouest de Diogué de -17,19 m/an. Toutefois, 

les vitesses d’évolution mesurées diffèrent légèrement d’avec celles de 

Thior et al., (2019) (-11,22 m/an au sud-ouest de Diogué, +3,21 m/an à la 

pointe de Diogué et +2,16 m/an au sud de l’embouchure de la rivière aux 

huîtres). Ces différences peuvent s’expliquer par l’échelle temporelle 

B A 
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choisie par ces derniers auteurs (1968 à 2017) et par le couplage des 

images Landsat et de photographies aériennes (images Google Earth). 

 En général, les différences notées dans les études comparatives sur la 

cinématique du trait de côte s’expliquent par la qualité des données, le 

choix d’une ligne de référence réparable sur les images satellitaires et la 

méthode de quantification. En effet, la limite de la végétation est bien 

visible sur les images Landsat, par contre, la résolution un peu grossière 

de ces images ne permet pas un repérage facile des lignes de pleines mers. 

Aussi, les variations de la position de la limite de la végétation ne sont pas 

toujours synonymes d’érosion ou d’accrétion (Bird, 1985 ; Faye, 2010), 

car elles peuvent résulter de l’action de l’homme (stabilisation artificielle 

ou destruction). 

CONCLUSION 

L’analyse de l’évolution de la côte de la commune de Kafountine a 

révélé une variabilité spatiale et temporelle de la limite de la végétation. 

La tendance évolutive montre une vitesse moyenne d’érosion des côtes de 

- 17,28 m/an au sud-ouest de Diogué et - 3,21 m/an à Kafountine. Cette 

dynamique érosive en amont a entraîné une évolution significative 

exprimée par une progradation de l’extrémité libre des cordons sableux et 

l’apparition des petites flèches disséminées à la pointe de la Presqu’île aux 

Oiseaux (+18,14 m/an) et au nord de l’embouchure de Kalissaye (+3,24 

m/an). Les facteurs responsables de cette dynamique sont à la fois naturels 

et anthropiques. Ces derniers ont été à l’origine de la perturbation de 

l’équilibre du système côtier. Les conséquences se traduisent par des 

pertes surfaciques, la dégradation de la végétation côtière, la perte des 

rizières et l’accès à l’eau potable limitée et aléatoire en raison de 

l’intrusion saline conjuguée à l’irrégularité pluviométrique. Cependant, il 

serait important d’affiner ces résultats par une approche sédimentologique 

et topographique afin d’identifier de meilleures stratégies adaptatives.  
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