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PRÉCIPITATIONS ET ÉMERGENCE DU RISQUE D'INONDATIONS À 
ZIGUINCHOR (SUD-OUEST DU SÉNÉGAL) 

Tidiane SANE, Oumar SY et El Hadji Balla DIEYE 
Département de Géographie, UFR des Sciences et Technologies, Université de Ziguinchor 
Laboratoire d’Enseignement et de Recherche en Géomatique (LERG), Campus ESP, Université Cheikh Anta 
Diop de Dakar, Sénégal.  
tsane_sn@yahoo.fr, syoumarsy@gmail.com, ebdieye@gmail.com 

Résumé : Située dans le domaine climatique soudanien atlantique, la ville de Ziguinchor est l’une des localités 
les plus pluvieuses du Sénégal avec une pluviométrie moyenne annuelle de 1300 mm. Elle a connu des épisodes 
humides, moins humides et déficitaires du début des observations pluviométriques jusqu’à nos jours. En effet, la 
forte variabilité des conditions climatiques des années 70-80, notamment l’important déficit pluviométrique, 
s’est traduite par l’exode de ruraux vers les villes, mais aussi l’occupation de zones non aedificandi asséchées, 
avec la complicité des autorités publiques. Aujourd’hui, le retour progressif de conditions pluviométriques 
meilleures met à nu les carences des politiques publiques, notamment en matière d’aménagement urbain, d’où le 
risque élevé d’inondation dans certains quartiers de la ville. Cette étude, à travers des enquêtes et des 
observations de terrain, est une analyse diachronique de la pluviométrie à la station de Ziguinchor, en relation 
avec l’extension spatiale de la ville. Elle montre que, malgré les tentatives ponctuelles de résolution du 
problème, une bonne partie des Ziguinchorois vit avec un risque permanent d’inondation.  

Mots-clés : Risque inondation, vulnérabilité, politique publique, pluies, Ziguinchor. 

Abstract: Precipitation and emergence of risk of floods at Ziguinchor (SW Senegal). 
Located in the Sudanese Atlantic climatic zone, the town of Ziguinchor is one of the rainiest localities in Senegal 
with an annual average pluviometry of 1300 mm. It has known wet, less wet and poor episodes from the 
beginning of the pluviometric observations to present times. Indeed, the strong variability of the climatic 
conditions of the 70s-80s, in particular the significant pluviometric deficit, resulted in the exodus of rural people 
into the cities, but also the occupation of  drained non aedificandi zones, with the complicity of the public 
authorities. Today, the progressive return of better pluviometric conditions exposes the deficiencies of public 
policies, in particular as regards urban development, therefore the high risk of flood in some districts of the city. 
This study, through investigations and field observations, is a diachronic analysis of pluviometry at the station of 
Ziguinchor, in relation to the space extension of the city. It points out that, in spite of the specific attempts at 
resolving the problem, many Ziguinchor inhabitants live with a permanent risk of flood.  

Keywords: Flood risk, vulnerability, public policy, precipitations, Ziguinchor. 

Introduction 
Les caractéristiques géographiques impriment à la ville de Ziguinchor une spécificité en 

matière de la pluviométrie. Chaque saison des pluies voit ainsi se répéter, de manière plus ou 
moins excessive selon les années, des pluies parfois intenses entre juin et octobre malgré la 
baisse générale. De plus, la ville présente une topographie globalement basse qui amplifie le 
risque d’inondation. Les caractéristiques topographiques et pédologiques donnent ainsi aux 
pluies un pouvoir érosif et une montée rapide des eaux en aval se traduisant par des 
inondations aux effets souvent destructeurs. 

La forte croissance urbaine de ces dernières années et les contraintes du site d’une part, la 
faible prise en compte des conséquences liées au retour de pluies normales par les autorités et 
l’indifférence apparente des populations d’autre part, nous amène à nous interroger sur le 
risque d’inondations à Ziguinchor. L’analyse de la dynamique urbaine de la capitale régionale 
et des politiques publiques en matière d’aménagement indique la mise en place de 
mécanismes de renforcement de la vulnérabilité des citadins. Après avoir étudié les pluies à 
Ziguinchor, du début des observations (en 1921) à 2009, nous avons étudié le type 
d’urbanisation de la ville pour expliquer la vulnérabilité des néo citadins, à côté de la carence 
des politiques publiques en matière d’aménagement urbain. Ensuite, le processus 
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d’émergence du danger a été analysé à travers ses manifestations. Enfin, nous avons passé en 
revue les politiques municipales mises en œuvre et les stratégies socio-spatiales développées 
par les citadins pour renforcer ou minimiser le risque d’inondations. 

1. Données et méthodes 
Les données de la pluviométrie utilisées proviennent de la station météorologique de la 

ville de Ziguinchor. Il s’agit des pluies mensuelles et annuelles de 1921 à 2009. Cette longue 
série a l’avantage de faire ressortir les grandes phases de l’évolution pluviométrique dont la 
comparaison permet de mieux appréhender les fluctuations les plus importantes. Trois phases 
importantes de l’histoire pluviométrique de la station de Ziguinchor ont ainsi été identifiées 
sur la base du caractère excédentaire, déficitaire ou normal des quantités pluviométriques 
enregistrées. Il s’agit des périodes 1921-1967, 1968-1989 et 1990-2009. L’analyse des 
données est faite sur la base de méthodes statistiques simples. La détermination de la 
moyenne de l’ensemble de la série et des moyennes des différentes phases démontre 
l’importante variabilité pluviométrique à Ziguinchor.   

Les travaux de terrain ont été réalisés dans l’optique de mieux saisir les effets de la 
pluviométrie sur l’environnement physique de la ville de Ziguinchor et les effets induits. Les 
enquêtes de terrain demeurent donc une approche intéressante en ce sens qu’elles ont permis 
d’apprécier les manifestations du risque d’inondations et ses effets sur l’environnement d’une 
part et les stratégies palliatives développées par les populations, d’autre part.  

2. Résultats 
2.1. Situation de la pluviométrie à Ziguinchor depuis le début des mesures  

La situation pluviométrique à la station de Ziguinchor, de 1921 à 2009, est riche 
d’enseignements. Les courbes de variabilité des précipitations mensuelles et annuelles 
montrent une dégradation généralisée des pluies. L’infléchissement apparaît très net sur les 
figures 1 et 2 où l’on peut individualiser trois périodes (1921-1967, 1968-1989 et 1990-2009) 
aux caractéristiques souvent contradictoires. Les pluies mensuelles moyennes tombées au 
cours de la période 1921-1967 sont très importantes. Elles dépassent largement 350 mm entre 
juillet et septembre avec un record d’environ 551,9 mm en août (figure 1).  

 
 
 
 
Figure 1 : Comparaison du 
régime pluviométrique annuel 
moyen calculé sur trois 
différentes périodes à 
Ziguinchor. 
 

 

La situation est nettement moins reluisante en août pour les périodes 1968-1989 et 1990-
2009 avec respectivement 365,98 et 419,3 mm. La moyenne pluviométrique du mois d’août 
de la dernière normale témoigne du retour sporadique à la normale des pluies. L’importance 
des pluies en août et en septembre, quelle que soit la période considérée, est un indicateur des 
problèmes de vulnérabilité de la ville et des risques liés au phénomène d’inondations. 
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2.1.1. Du début des observations à 1967, des excédents pluviométriques significatifs 
Avec une moyenne de 1389 mm (1921-2009), Ziguinchor est l’une des villes du Sénégal 

qui enregistre les quantités de pluie les plus importantes. Durant la période 1921-1967, il est 
tombé en moyenne 1576 mm contre 1139,9 mm en 1968-1989 soit un excédent de 436,1 mm, 
ce qui témoigne de l’importance des quantités pluviométriques enregistrées durant cette 
période. L’arrière-pays de la ville de Ziguinchor était dans une situation d’abondance, 
notamment au plan agricole. La campagne était alors fleurissante grâce aux conditions 
pluviométriques normales à excédentaires d’où la faible immigration vers la ville. 

2.1.2. La période 1968-1989 : importants déficits pluviométrique et rurbanisation 
La récession pluviométrique à partir de 1968 est illustrée par des déficits records, 

notamment entre 1968 et 1989. Cette période correspond à la plus grande sécheresse jamais 
vécue en Afrique de l’Ouest (figure 2). Cette sécheresse a complètement désarticulé les 
systèmes de production agricoles avec notamment la perte des terres rizicoles (acidification, 
salinisation) et la baisse des productions. La population rurale désœuvrée face à cette situation 
a cherché des alternatives dont l’exode vers les villes. Ziguinchor, étant la ville la plus 
importante de la Casamance et offrant ainsi des possibilités d’emploi, attire une population 
rurale en quête de situations meilleures. L’afflux des ruraux vers la ville est donc un des 
éléments essentiels de la croissance de la ville, avec comme conséquence l’occupation de 
terrains à topographie basse asséchés, donc de zones non aedificandi. 

 
 
 
 
 
Figure 2 : Variabilité interannuelle 
des pluies sur la période 1921-2009 à 
Ziguinchor. 
 

 

2.1.3. De 1990 à 2009 : retour sporadique des précipitations et émergence du risque 
d’inondations 

La période 1990-2009 est caractéristique du retour sporadique des précipitations. En effet, 
l’analyse de la pluviométrie annuelle (figure 2) montre que la moyenne pluviométrique de 
cette période est légèrement supérieure à celle de la période 1968-1989 avec respectivement 
1139,9 et 1224,7 mm. Alors que les zones naguère inondées et asséchées étaient occupées aux 
fins d’habitations, le retour des pluies a permis à la ville de redécouvrir ses zones 
dépressionnaires anciennement occupées par les eaux qui ont repris systématiquement leur 
place. Les zones alors asséchées et occupées à l’image des quartiers de Goumel, Santhiaba, 
Belfort et Colobane se retrouvent ainsi dans une situation à risque élevé d’inondations. 

2.2. Des manifestations du risque d’inondations 
L’origine du processus de vulnérabilisation de la ville de Ziguinchor peut être située à 

partir de la grande sécheresse survenue en Afrique de l’Ouest au début des années 1970 et ce, 
jusqu’à la fin des années 1980. Cette période correspond à une des phases durant lesquelles 
Ziguinchor a connu une forte expansion spatiale liée surtout à l’afflux massif des ruraux. 
L’occupation des terrains non aedificandi à la suite de cette sécheresse a fortement contribué 



25ème Colloque de l’Association Internationale de Climatologie, Grenoble 2012 
 

694 

à l’élévation du risque inondation dans la ville. En plus, les défrichages à des fins agricoles 
opérés à la périphérie et dans la ville, ont contribué à dénuder les sols et accélérer les 
ravinements en saison des pluies. Cette vulnérabilisation est renforcée par le retour plus ou 
moins à la normale des pluies et partant, des eaux dans les dépressions asséchées et occupées 
aux fins d’habitation. L’absence ou l’insuffisance de politiques urbaines appropriées, en 
termes d’assainissement et les constructions en banco, ont augmenté la vulnérabilité de la 
ville au risque d’inondations. 

2.2.1. Caractéristiques physico-géographiques et dynamique urbaine de Ziguinchor 
Le développement spatial de la ville de Ziguinchor est fortement lié aux caractéristiques 

physico-géographiques du site. En effet, à l’exception de la vieille Escale, le site d’origine, les 
alluvions les plus récentes des vasières à poto-poto enserrent la ville à faible distance, à l’ouest 
comme à l’est (Bruneau, 1979). Ces vastes dépressions inondables des marigots de Boutoute et 
de Djibélor se confondent en aval avec les basses terres riveraines du fleuve Casamance 
empêchant ainsi toute extension linéaire de la ville le long du fleuve (figure 3). Ces zones 
basses et sablonneuses alternent avec le plateau du ‘Continental Terminal’ (sablo-argileux et 
marneux) réceptacle des eaux de ruissellement augmentent le risque d’inondations dans la 
commune. 

 
Figure 3 : Caractéristiques physico-géographiques de la ville de Ziguinchor. 

Plusieurs phases ont rythmé l’expansion spatiale de la ville de Ziguinchor dont la création 
remonterait en 1645. Jusqu’en 1888, Ziguinchor est resté un gros village d’une centaine de 
cases implantées au bord du fleuve. Avec la naissance du quartier de l’Escale, entre 1888 et 
1914, avec l’arrivée des français, le village prend une autre configuration, avec une 
population d’environ 600 habitants. Très vite, Ziguinchor se développe au-delà du village 
originel et sera érigée en commune mixte par l’arrêté du 18 janvier 1907 du gouverneur 
général de l’AOF. Elle devient chef-lieu du cercle de la Basse-Casamance le 1er juin 1907. 
Ville coloniale, son expansion spatiale se poursuit avec la naissance des faubourgs de 
Santhiaba et de Boucotte entre 1914 et 1939. La ville dépasse alors 1500 habitants dès 1916 et 
atteint 2600 et 8200 habitants respectivement en 1921 et en 1930. La période 1939-1960 
confirme Ziguinchor comme une localité de polarisation des flux économiques de la 
Casamance. Le front urbain continue sa progression en éventail avec la naissance de 
nouveaux quartiers (Colobane, Grand-Dakar, Soucoupapaye, Tilène). La population passe à 



25ème Colloque de l’Association Internationale de Climatologie, Grenoble 2012 

695 

31 660 habitants en 1960. Au lendemain de l’indépendance du Sénégal, Ziguinchor confirme 
sa prééminence en tant que capitale régionale, avec une population qui atteint 70 000 
habitants en 1973 et passe à 100 000 habitants en 1983 (Bruneau, 1979). Un tel essor 
démographique se traduit sur le terrain par une évolution du bâti, avec la naissance de 
nouveaux quartiers comme HLM Néma et HLM Boudody. Selon les derniers recensements, la 
population de la commune est passée de 124 283 en 1988 à 155 575 habitants en 2002. 
Cependant, le chiffre réel pourrait être supérieur en raison notamment du déplacement de 
certaines populations rurales vers la ville de Ziguinchor avec l’insécurité qui règne dans cette 
partie du pays. 

Les extensions spontanées dues à l’afflux des ruraux donnent un aspect inachevé au 
paysage urbain de la ville de Ziguinchor. Cette poussée démographique de la ville est 
corrélativement suivie par l’occupation de terrains marécageux remblayés aux fins 
d’habitations comme Goumel (Sy et Sané, 2010). Une telle situation impose des politiques 
adéquates pour faire face aux questions d’aménagement urbain (Dourlens et Vidal-Naquet, 
1992 ; D’Ercole et Thouret, 1994 ; Tamaru, 2002).  

2.2.2. Les politiques publiques urbaines 
Sous un climat chaud et relativement pluvieux, au milieu d’une ville en partie 

marécageuse, Ziguinchor n’a encore aucun véritable réseau d’évacuation des eaux pluviales et 
usées. Les seuls quartiers qui disposent de caniveaux sont Escale, HLM Boudody, Boucoute 
et Santhiaba. Partout ailleurs dans la ville, l’assainissement est quasi-inexistant. Les rares 
caniveaux existants ont une pente négligeable voire nulle. On y retrouve sable et graviers en 
plus des rejets et des détritus de toute sorte. Il en résulte une pestilence et une prolifération des 
moustiques pendant l’hivernage et des agents pathogènes qui constituent un danger réel pour 
la santé de la population. Il faut rappeler que les politiques publiques urbaines à Ziguinchor 
remontent à la période coloniale. C’est ainsi que dès 1888, la première tâche du colon fut 
d’assainir les ruelles et concessions et de créer un cadastre répertoriant les propriétaires des 
rizières entourant le village (Bruneau, 1979). Un premier projet de lotissement a été présenté 
en 1907 et le plan définitif mis au point en 1909. Ce plan a modifié l’aspect de Ziguinchor qui 
devient une petite capitale coloniale. La voirie de la ville fut améliorée vers 1920 avec la mise 
en place des rues en latérite. L’essor urbain contemporain de Ziguinchor date de la période 
1939-1960 qui correspond à une étape importante dans le développement de la ville, 
notamment en termes d’affirmation de son rôle de polarisation des flux économiques et de 
statut juridique (commune de plein exercice). Cependant, les équipements urbains n’ont guère 
suivi la croissance de l’agglomération car, dans l’ensemble, ces équipements demeurent très 
largement en-deçà des besoins d’une population qui ne cesse de croître. Les équipements 
publics n’apparaissent réellement qu’au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale et restent 
de toute façon très rudimentaires.  

3. Stratégies socio-spatiales de lutte contre les inondations 
La croissance de la ville de Ziguinchor a entraîné deux types de problèmes liés au risque 

inondation. Il s’agit de la gestion des eaux pluviales et de la situation calamiteuse de l’hygiène 
publique par la mauvaise évacuation des eaux usées. Au niveau des eaux pluviales, la ville est 
soumise à de nombreux épisodes d’inondations et d’importants dégâts dus à l’insuffisance de 
la gestion des eaux pluviales dans un contexte physique et climatologique particulièrement 
sensible. La question est spectaculaire, car l’urbanisation a relativement multiplié les surfaces 
imperméables et accru le ruissellement. Les eaux pluviales se concentrent alors dans les rues 
en pente où elles dévalent avec violence, faisant ainsi parfois figure de vrais oueds en crue et 
ravinant très profondément les formations argilo-sableuses de surface. C’est ainsi que, pour 
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faciliter le drainage des eaux pluviales, un tronçon collecteur bétonné à ciel ouvert de 1400 
mètres de long se raccordant au marigot de Boucotte à quelques 500 m du fleuve a été mis en 
place 1962. Il faut aussi noter l’existence des canaux souvent mal conçus ou entretenus à 
Korenthas, Boucotte, au Boulevard des 54 m et à Djefaye. Les nouvelles constructions à haute 
intensité de main d’œuvre (rues en pavées) et les canaux d’évacuation des eaux pluviales qui 
vont avec constituent également des stratégies de lutte contre les eaux pluviales. Aussi, un 
plan directeur d’assainissement est-il en cours d’élaboration. Celui-ci prévoit une station 
d’épuration des eaux usées et des exutoires des eaux pluviales (Pecher et Ede, 2010). Par 
ailleurs, des obstacles ont dû être placés dans certaines rues pour amortir la vitesse des eaux 
de ruissellement en saison pluvieuse, notamment au niveau des quartiers où se concentre une 
grande partie des eaux des plateaux méridionaux (cuvette de Tilène, dépression de Colobane, 
etc.). Malgré l’existence d’un semblant de réseau de drainage qui ne couvre d’ailleurs pas 
l’ensemble de la ville, différents facteurs tels que le manque de planification urbaine et le 
manque d’entretien du réseau entraînent la persistance, voire l’aggravation des inondations. 
Ce problème persiste car actuellement, Ziguinchor ne possède pas un réseau adéquat et 
l’existant devra être réaménagé selon des normes lui permettant d’évacuer des écoulements de 
forte intensité. Devant cette situation, la majorité des citadins de la ville dépend de rigoles en 
plein air souvent bouchées par des ordures de toute sorte. 

Conclusion 
La problématique des risques d’inondations se pose avec acuité à Ziguinchor, une ville où 

la population ne cesse de croître et soumise en même temps à des dangers multiples dans un 
espace aux caractéristiques physico-géographiques particulières. En effet, la forte croissance 
de la ville particulièrement exposée, dénote des pratiques anciennes ou des politiques 
publiques relativement récentes encore mal appropriées. Cette étude sur le risque inondation 
permet d’éclairer les mécanismes de vulnérabilisation afin de cerner les modes d’émergence 
du danger et d’analyser les politiques de gestion et les stratégies socio-spatiales se rattachant 
explicitement ou indirectement à la menace. Ce mécanisme de fragilisation engendre donc un 
faisceau de risques possibles. Ce risque a émergé après des constructions dans les bas-fonds et 
la naissance de quartiers précaires, pour devenir un des enjeux de stratégies socio-spatiales. A 
l’heure actuelle, Ziguinchor est une ville d’environ 155 575 habitants mais déjà le hiatus est 
très grand entre le rythme accéléré de la croissance urbaine et les lenteurs de l’urbanisation 
qualitative. Devant la détérioration rapide de l’environnement dans la ville, il est donc 
impératif d’accorder aux problèmes d’assainissement une attention particulière. En effet, 
depuis deux décennies, les inondations se sont imposées comme l’un des principaux risques 
liés à l’eau. 
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