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POURQUOI UNE RESTITUTION DU DIAGNOSTIC ?

APPORTER LES CLÉS DE LECTURE À LA COMMISSION

Objectifs :

▪ Établir une photographie du territoire à un instant T

▪ Présenter une analyse multithématique à l’ensemble des membres de

la commission

▪ Recontextualiser la commune dans son territoire

▪ Partager et discuter des grands enjeux mis en exergue par le diagnostic

afin de les traduire dans le projet communal

→ Base des réflexions sur le Projet d’Aménagement et de

Développement Durables
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Hiérarchie des normes
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Hiérarchie des normes
P

L
U

Issue des travaux de la Convention Citoyenne pour le Climat, la loi portant

lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience

face à ses effets a été promulguée et publiée au Journal Officiel le 22 août

2021.

Expression du projet politique de la Région d’ici à

2050. Adopté en janvier 2020. En cours de

modification.

SCoT 2015-2032.

Approuvé le 1er juin 2021.

PLH 2020-2025.

CC Pays Orne Moselle
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Fiche d’identité 
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Département Moselle (57)

Arrondissement Metz

Canton Rombas

Communes limitrophes
Pierrevillers – Rombas – Amnéville – Maizières-lès-Metz – Semécourt – Fèves –

Bronvaux – Roncourt - Malancourt-la-Montagne (Amnéville)

Superficie 15,24 km²

Densité de population 423 hab. / km²

Communauté de Communes
Communauté de Communes du Pays Orne-Moselle

12 communes – 52 850 habitants

Urbanisme

règlementaire communal
Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Urbanisme règlementaire supra

communal

SCoT de l’Agglomération Messine

PLU 2020-2025 de la Communauté de Communes du Pays Orne-Moselle 
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Imbrication des échelles
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CC du Pays Orne-Moselle

Créée en 2000

12 communes

52 850 habitants
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Stratégie territoriale 
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5. Environnement et risques

6. Consommation foncière
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Démographie
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Évolution de la population de MARANGE-SILVANGE depuis 1876  (Source : INSEE)

1910-1945 : Croissance de la démographie due au développement de la sidérurgie qui 

reste peu marquée du fait des conflits mondiaux.  

1945-1975 : Forte croissance démographique. Trente glorieuses. 

1975 – 1982 : Crise sidérurgique. Baisse de la population. -15%. 

Depuis 1961 : Reprise de la croissance démographique grâce à la diversification des 

activités et rythmée par les opérations urbaines. 10
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Population par grandes tranches d'âges (%) - Évolution 
(Source : INSEE)
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Evolution de la population de MARANGE-SILVANGE 
(Source : INSEE)

Démographie
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2013 à 2018 :

Variation annuelle : 1,8%

Solde naturel : 0,2%

Solde des entrées/sorties :

1,6%

En 10 ans :

Hausse des 0 – 14 ans.

Baisse des 30 – 59 ans.

Hausse des 60 ans et +.

Population actuelle estimée : 

6 650 habitants. 
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Tranches d'âge

Population par grandes tranches d'âges en 2019 (%) - Comparaison (Source : INSEE)

Moselle CC du Pays Orne Moselle Marange-Silvange

Démographie
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Surreprésentation des 0 à 14 ans.

Part importante des 15 à 29 ans.

Ainés sous-représentés.

Part des personnes en âge de

travailler plus importante.
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Démographie
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Hausse des 0 – 29 ans (+0,2 pt), qui

baissent pour les autres échelles.
Vieillissement moins marqué.
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Évolution de la part des grandes tranches d'âges dans la population entre 2008 
et 2019 (en points)  - Comparaison (Source : INSEE)

Moselle CC du Pays Orne Moselle Marange-Silvange
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Évolution de la taille des ménages - Comparaison (Source : INSEE)

Marange-Silvange

CC du Pays Orne Moselle
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Évolution de la taille des ménages de MARANGE-
SILVANGE (Source : INSEE)

Taille des ménages
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Taille des ménages en

baisse.

Baisse moins rapide qu’aux

échelles intercommunale et

départementale.

Taille des ménages en 2019 : 

Marange-Silvange : 2,40

CCPOM : 2,24

Moselle : 2,20

Grand Est : 2,17

France : 2,19
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Caractéristiques des ménages
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25,8

0,2

34

30,7

9,3

Composition des ménages en 2019 
(%) (Source : INSEE) 

Menages d'une
personne

Autre ménage sans
famille

Couples avec
enfant(s)

Couples sans enfant

Familles
monoparentales

45,7

41,5

12,8

Composition des familles en 2019 
(%) (Source : INSEE) 

Couples avec
enfant(s)

Couples sans enfant

Familles
monoparentales

48,6

23,8

21,4

5 1,3

Familles selon le nombre d'enfants âgés de 
moins de 25 ans en 2019 (%) 

(Source : INSEE) 

Aucun enfant

1 enfant

2 enfants

3 enfants

4 enfants ou plus

Majorité de couples avec enfant(s)

parmi les ménages.
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Constats et enjeux
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Constats Enjeux

Un rythme démographique fortement lié au

contexte économique territorial. 

Considérer les perspectives d’évolution du

contexte économique

Répondre aux besoins des activités existantes

et à venir

Une croissance de la population portée par le 

solde des entrées et sorties. 
Répondre à la croissance démographique. 

Des enfants et des jeunes bien représentés et 

en hausse. 

Répondre aux besoins des plus jeunes. 

Maintenir cet attrait des jeunes diplômés pour 

le territoire. 

Des séniors sous-représentés et un 

vieillissement moins marqué. 

S’inscrire dans une vision à long terme pour 

anticiper le vieillissement des actifs 

surreprésentés actuellement. 

Un territoire familial. 
Répondre aux besoins des familles. Tenir 

compte de la capacité des équipements. 
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Répartition des 
logements par type en 
2019 (%) (Source : INSEE)
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Logements vacants

95%

0% 5%

Répartition des logements par catégorie en 2019 
(%) (Source : INSEE)

Résidences principales

Résidences secondaires et
logements occasionnels

Logements vacants

Parc de logements
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2 721 logements en 2019.

Majorité de résidences

principales.

Nombre de résidences

secondaires négligeable (10)

mais en hausse (2 en 2008).
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Parc de logements
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Les données cartographiées ne couvrent 

pas l’ensemble du parc de logements. 
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Parc de logements
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Parc de logements
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72%

27%

1%

Répartition des résidences principales 
selon le statut d'occupation en 2019 (%) 

(Source : INSEE)

Propriétaire

Locataire

Logé gratuitement

0% 6%

14%

24%

56%

Répartition des résidences principales 
selon le nombre de pièces en 2019 (%) 

(Source : INSEE)

1 pièce

2 pièces

3 pièces

4 pièces

5 pièces ou plus

Résidences principales
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80% des logements se composent de 4

pièces ou plus.

6% de 2 pièces ou moins.

Majorité de propriétaires mais part des

locataires non négligeable.

Communauté de Communes :

Propriétaires : 63,4%

Locataires : 35,3%

Logés gratuitement : 1,3%

Département :

Propriétaires : 59,7%

Locataires : 37,6%

Logés gratuitement : 2,7%
22
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Résidences principales en 2019 selon le 
type de logement et la période 

d'achèvement (Source : INSEE)
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Période d'achèvement des résidences 
principales construites avant 2016 (%) 

(Source : INSEE)
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Développement important entre 1950 et 1970

(sidérurgie).

Un rythme de construction marqué par les

opérations d’ensemble.

28% des logements ont moins de 30 ans.

29 20
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Nombre de logements commencés par 
année et par type (Source :  Sit@del2)

Logements individuels purs Logements individuels groupés

Logements collectifs 23



Évolution du tissu bâti
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Évolution du tissu bâti
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Répartition des logements par catégorie en 2019 (%) - Comparaison (Source : INSEE)

Moselle CC du Pays Orne Moselle Marange-Silvange
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Évolution du taux de vacance (Source : INSEE) 
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Selon l’INSEE : un taux de

vacance en hausse qui reste

inférieur au taux de fluidité.

Taux plus faible selon les

données communales.
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Constats et enjeux

Constats Enjeux

Un parc de logements avec une dominante de

maisons individuelles avec 5 pièces ou plus qui

répond aux besoins des familles et qui tend à 

se diversifier. 

Assurer le parcours résidentiel des habitants. 

Un taux de vacance inférieur au taux de 

fluidité. 

Considérer le caractère tendu du marché de 

l’immobilier sur la commune.

Un développement du parc de logements porté 

par des opérations urbaines importantes.

Tenir compte des spécificités architecturales et 

fonctionnelles du territoire. 
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Hausse des actifs (+ 3 pts en 10

ans).

Une part des chômeurs moins

importante qu’à l’échelle

nationale.

France : 9,9%
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Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 (%) - Comparaison (Source : INSEE)

Moselle CC du Pays Orne Moselle Marange-Silvange
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Part des actifs plus importante

qu’aux échelles départementale

et intercommunale.

Surreprésentation des actifs

ayant un emploi.
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Part des moyens de transport utilisés 
pour se rendre au travail en 2019 (%) 

(Source : INSEE)

Pas de déplacement
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rollers, patinette)
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Deux-roues motorisé

Voiture, camion ou
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Transports en commun

12%

88%

Lieu de travail des actifs de 15 ans ou 
plus ayant un emploi qui résident dans 

la zone en 2019 (%) (Source : INSEE)

dans la commune de résidence
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Seulement 12% des actifs

travaillent dans la commune.

Voiture majoritairement utilisée

pour les déplacements domicile-

travail.

Flux domicile-travail en France supérieurs à 100 personnes au départ de 

Marange-Silvange :

455 personnes se rendent à Metz

110 personnes se rendent à Thionville 31
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24
7%

60
18%

108
33%

2
1%

11
3%

9
3%

32
10%

48
14%

36
11%

Établissements actifs par secteur d'activité au 31 
décembre 2020 (Source : INSEE)

Industrie manufacturière, industries
extractives et autres

Construction

Commerce de gros et de détail,
transports, hébergement et
restauration

Information et communication

Activités financières et d'assurance

Activités immobilières

Activités spécialisées, scientifiques et
techniques et activités de services
administratifs et de soutien

Administration publique,
enseignement, santé humaine et
action sociale

Autres activités de services

Activités
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330 établissements actifs au 31 décembre 2020.

1 254 emplois proposés dans

la commune.

Indicateur de concentration

d’emploi : 44,3

L'indicateur de concentration d'emploi est égal
au nombre d'emplois dans la zone pour 100
actifs ayant un emploi résidant dans la zone.
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Constats et enjeux

Constats Enjeux

Une surreprésentation des actifs ayant un 

emploi. 

Prendre en compte les migrations pendulaires

importantes.

Faciliter tout projet permettant de fluidifier les

déplacements dans le sillon lorrain.

Des actifs ayant un emploi qui travaillent 

majoritairement hors de la commune. 

Un territoire proche de pôles économiques 

importants. 

Un tissu économique endogène varié qui 

répond aux besoins du quotidien. 

Conforter l’activité économique endogène et

répondre aux besoins des activités existantes 

et futures.
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Franges urbaines
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Structure urbaine
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Réseau viaire
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Équipement automobile et Isochrones
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Isochrones automobiles : 
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Équipement automobile des 
ménages (%) (Source : INSEE)

 2 voitures ou
plus

 1 voiture

Au moins un
emplacement
réservé au
stationnement

90,7% des ménages ont 

au moins une voiture. 

85,6% ont au moins un 

emplacement réservé au 

stationnement. 44



Mobilités
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Constats et enjeux

Constats Enjeux

Commune de coteau entre Côtes de Moselle 

boisées et Vallée de la Moselle fortement 

anthropisée. Veiller à l’insertion paysagère des nouveaux 

projets. 
Un territoire très boisé qui contribue à 

l’insertion paysagère de la commune.

Des voies de communications majeures 

traversant le ban communal qui constituent des 

ruptures anthropiques, en cours de résorption. 

Intégrer les perspectives visuelles au projet. 

Une desserte interne organisée autour de 

seulement deux axes structurants (RD52 et 

RD52A). 

Tenir compte de l’organisation fonctionnelle du 

ban communal, notamment en termes de 

mobilités. 

Une desserte en transports en commun limitée 

mais une desserte ferroviaire importante à 

proximité. 

Considérer l’influence de la gare 

d’Hagondange et de l’importance des trajets 

automobiles. 

Répondre aux besoins en termes de 

stationnement en tenant compte des enjeux de 

perméabilité des sols. 
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5.4. Climat air et énergie

5.3. Ressource en eau

5.2. Milieux naturels et biodiversité

5.1. Milieu physique

5.5. Nuisances et risques
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Hydrographie
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• Deux cours d’eau principaux : la 

Barche et le Billeron 

• Trois plans d’eau dont deux étangs 

privés au sud et le troisième pour les 

loisirs 

• Masse d’eau souterraine : Alluvions 

de la Vallée de la Moselle (sources : 

infiltration des précipitations pluviales, 

apports versants par ruissellement, 

échanges avec la Moselle sûrement 

uniquement en cas de crue)

      

Marange
-Silvange

La Barche

Le Billeron
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Nouveau SDAGE en vigueur : SDAGE Rhin-Meuse 2022-2027 
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• SDAGE = outil de planification pour assurer la gestion de

la ressource en eau et des écosystèmes aquatiques

• Approbation du nouveau SDAGE le 21 septembre 2022

NOUVEAU !

Plusieurs enjeux définies dans le nouveau SDAGE : 

• Amélioration de la qualité de l’eau, et préservation 

des milieux naturels et de la biodiversité ; 

• Adaptation au changement climatique et à 

l’hydromorphologie des cours d’eau ;

• Gestion raisonnée de la ressource en eau 

• Prise en compte du risque Inondation
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Constats et enjeux
1.
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Constats

Un relief marqué avec à l’ouest un plateau calcaire, au centre et centre-ouest des coteaux à 

fortes pentes et le ruisseau du Billeron, et à l’Est la plaine du Lias marquée par la présence 

de la Barche

Un réseau hydrographique structuré autour de deux cours d’eau : la Barche au nord et le 

Billeron au sud 
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5.4. Climat air et énergie

5.3. Ressource en eau

5.1. Milieu physique

5.2. Milieux naturels et biodiversité

5.5. Nuisances et risques
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Occupation du sol et sensibilités écologiques
2.
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Occupation du sol dominée par des 

milieux forestiers (45%) et par le 

tissu urbain (35%) ; unités urbaines 

de Marange-Ternel, zones 

d’activités et équipements publics)

Retour progressif de la vigne sur 

les coteaux depuis 1995 (2 

exploitations viticoles dans la 

commune)

Les surfaces en herbe, prairies de 

fauche, prés ou parcs prédominent 

sur le territoire et se situent 

principalement dans le vallon du 

Billeron, à Marange

Peu de zones de grandes cultures, 

hormis quelques-unes dans la 

vallée du Billeron et de la Barche
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Les zonages 
2.
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La trame verte et bleue
2.
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• Deux corridors 

écologiques définis dans 

le SRADDET Grand Est 

(SRCE Lorraine) à l’ouest 

du territoire 

• Zone de perméabilité 

forestière 

• Matrice prairiale avec un enjeu de 

conservation des vergers et espaces 

potentiels de restauration des milieux 

thermophiles ouverts (SCoTAM)

• Préservation de plusieurs espaces 

forestiers participant aux continuités 

écologiques forestières 

• Préservation des réservoirs de 

biodiversité : ZNIEFF de type 1 « Vergers 

de Malbutte » et ZNIEFF de type 1 

« Carrière de Jaumont à Roncourt », 

55



La trame verte et bleue
2.
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Constats et enjeux
2.
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Constats Enjeux

Un territoire dominé par la forêt et l’urbanisation
Préserver de l’urbanisation les milieux naturels, 

forestiers et agricoles remarquables du territoire 

Des boisements inscrits dans deux ZNIEFF de type II 

Préserver et valoriser les milieux boisés 

remarquables identifiés par les ZNIEFF de type II 

« Forêt de Moyeuvre et coteaux » et « Coteaux 

calcaires du Rupt de Mad au Pays Messin »

Une importance des vergers soulignée par une ZNIEFF de 

type I et par la Trame verte et bleue du SCoTAM

Préserver les vergers ceinturant le tissu urbain à 

l’ouest 

Des espaces boisés et prairiaux participant à la Trame verte et 

bleue définie par le SCoT et celle de la commune 

Préserver de l’urbanisation les milieux naturels, 

forestiers et agricoles remarquables du territoire 

Une TVB locale composée de deux continuums : 

• Continuum des milieux boisés, alluviaux et aquatiques qui 

traverse le territoire de Marange-Silvange ; 

• Continuum des milieux ouverts et semi-ouverts constitué 

majoritairement de prairies de fauche, de prairies plus 

humides le long des cours d’eau et des vergers / jardins 

privés

Favoriser un développement urbain en cohérence 

avec la protection de ces milieux et de la 

biodiversité présente sur Marange-Silvange

Préserver, restaurer et renforcer les corridors 

écologiques du territoire Des continuités écologiques fragmentées par les 

infrastructures routières et l’urbanisation : notamment l’A4 et la 

RD112f mais aussi la RN52 car très fréquentée. De plus, de 

nombreux obstacles sont référencés sur le ruisseau du 
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5.4. Climat air et énergie

5.2. Milieux naturels et biodiversité

5.1. Milieu physique

5.3. Ressource en eau

5.5. Nuisances et risques
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Eau potable
3.
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La commune est concernée par 3 services liés à la gestion de l’eau 

potable :

• Le syndicat des eaux de Gravelotte et de la Vallée de l'orne (eau 

potable)

• Le syndicat mixte d'assainissement de la Barche (assainissement 

collectif et assainissement non collectif)

Eau potable : combien de captages d’eau potable bénéficie la commune et 

où se trouvent-ils ?

Assainissement : Combien d’installations d’assainissement non collectifs ? 

Sont-ils tous conformes ?

Où se situe la station d’épuration ? Est-elle conforme ? Est-elle saturée ou 

peut-elle encore accueillir de nouveaux foyers ? 
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5.3. Ressource en eau

5.2. Milieux naturels et biodiversité

5.1. Milieu physique

5.4. Climat air et énergie

5.5. Nuisances et risques
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Consommation énergétique du territoire et répartition des émissions
4.
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Une place prépondérante du 

résidentiel et du tertiaire dans 

la consommation énergétique 

du territoire intercommunal.

Des secteurs du 

transport routier et 

du résidentiel 

fortement 

représentés dans 

les émissions de 

GES. Une consommation énergétique 

finale en baisse et inférieure aux 

territoires voisins (ex CC du 

Pays Rives de Moselle).

Consommation d’énergie par secteur de la CC du

Pays Orne Moselle en 2017

Emissions de gaz à effet de serre par secteur

de la CC du Pays Orne Moselle en 2017

Secteur Consommation 

énergétique 

annuelle (GWh)

Résidentiel 500-1000

Tertiaire 140-560

Transport routier 150-300

Industrie <200

Agriculture <15

Autres transports 0-10

Secteur Emissions de gaz 

à effet de serre 

(KtCO2e)

Transport routier 40-85

Résidentiel 40-85

Industrie <35

Consommation énergétique finale à climat réel

sur le territoire en 2016
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Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) des Trois Vallées
4.
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Depuis plusieurs années, la zone 

du PPA connaît des dépassements 

de seuils réglementaires de qualité 

de l’air.

Certaines mesures de l’action 14 

concernent les PLU :

Domaines du plan d’actions du PPA des Trois Vallées (2015)

Dépassements de qualité de l’air observés sur le 

territoire référencés dans le PPA (jusqu’à 2015)

•Valeur limite annuelle de concentration en dioxyde 

d’azote (NO2): Metz – Autoroute en 2012 et en 2013 

•Valeur limite journalière de concentration en particules 

fines (PM10) : Hayange 41 dépassements en 2010 

•Dépassement des objectifs annuels de qualité pour les 

particules fines (PM2.5)

•Dépassement des objectifs de qualités pour l’ozone à 

Thionville-Centre

• Déterminer une densité minimal de 

constructions dans les zones desservies 

par les transports collectifs

• Limiter l’urbanisation à proximité des 

grands axes routiers 62



Potentiel des énergies renouvelables
4.
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Une consommation énergétique 

majoritairement dépendante 

des produits pétroliers. Un territoire disposant de 

potentialités pour l’énergie 

solaire et éolienne.

Une place des énergies 

renouvelables très faible 

dans la production 

énergétiques locale.

Contexte communal en terme de potentialité des énergies renouvelables de la commune de Marange

Type d’énergie renouvelable Contexte communal de Marange

Solaire Habitations dotées d’installation de 

systèmes solaires (panneaux solaires ou 

photovoltaïques) en toiture.

Géothermie Seule une petite partie du village est 

localisée en secteur favorable à la 

géothermie.

Energie éolienne Nombreux projets de parcs éoliens en 

Lorraine.

Hydroélectricité Aucun projet sur le territoire communal.

Biomasse énergie Aucun projet dans les domaines du bois 

énergie, du biogaz ou de la méthanisation.
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Constats et enjeux
4.
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Constats Enjeux

Des émissions de polluants et de GES en 

baisse

Préservation des espaces boisés, puits à 

carbone, qui occupent 45% du territoire 

communal

Favoriser les moyens de déplacement doux 

afin de limiter voire diminuer la pollution 

atmosphérique émise par les moyens de 

transports à combustion

Des pollutions liées au transport routier et au 

résidentiel
Favoriser les moyens de transport collectif

Une consommation énergétique 

majoritairement dépendante des produits 

pétroliers et liée au résidentiel et au tertiaire

Encourager les rénovations thermiques et les 

constructions/formes urbaines économes en 

énergie

Un territoire disposant de potentialités pour 

l’énergie solaire et éolienne

Augmenter la part d’énergie renouvelable dans 

la production du territoire 

D’autres potentialités et/ou projets particuliers en 

termes d’énergies renouvelables sur le territoire 

communal ? 64



5.3. Ressource en eau

5.2. Milieux naturels et biodiversité

5.1. Milieu physique

5.5. Risques et nuisances

5.4. Climat air et énergie

Des connaissances locales des risques naturels ? 

Présence de cavités souterraines ?

Evènements de glissement de terrain ou coulée de boue ? 

Evènements plus ou moins récents liés à ces risques et nuisances ?
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Nuisances
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Des nuisances sonores liées 

à l’autoroute A4, la RN52 et 

la RD112f. Mais aussi au 

projet VR52 

Nom de la voie Section Catégorie

Largeur du couloir 
affecté par le bruit* 
(à reporter de part et 

d'autre de la voie)

A.4
De Meurthe-et-Moselle à Betting-

lès-Saint-Avold
1 300 mètres 

R.N.52
De l'échangeur A.4 Semécourt à 

A.30
2 250 mètres

Projet V.R.52 2e phase : de A.4 à Rombas 2 250 mètres

RD112f
De l'échangeur à Semécourt à 

Hagondange
3
4

100 mètres
30 mètres
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Nuisances
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Risques naturels
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Commune soumise à des risques de 

"mouvements de terrain" du type 

"glissements, chutes de blocs, 

affaissements et effondrements" (cf. 

"Dossier départemental des Risques 

Majeurs pour la Moselle", DDT 57, 

édition du 31 août 2011) → au niveau 

des secteurs de coteaux car présence de 

marnes.

Risque inondation : 

• Pas de Plan de Prévention du Risque 

inondation (PPRi) 

• Mais des secteurs soumis à 

débordement de la Barche et du 

Billeron

• Prise en compte du risque dans le 

projet du quartier Seille Andennes le 

long de la Barge.

Aléa retrait-gonflement des argiles (Géorisques)

Commune soumise à l’aléa Retrait-

gonflement des argiles : aléa fort au nord 

sur les terrains reposant sur les marnes ; 

aléa moyen sur les terrains reposant sur 

des alluvions et limons. 
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Risques anthropiques
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• Ancienne mine de fer de Ternel à 

l’ouest 

• Suite à l’arrêt de cette 

exploitation → zones d’aléas 

miniers : "fontis hors bâti ou 

infrastructure" situées en forêt (à 

proximité de l'entrée de 

l'ancienne mine), et une zone de 

mouvements résiduels située en 

frange Ouest du ban communal.

• Mais pas de PPR Miniers 

• Présence de gazoducs GRT Gaz et 

d’un oxyduc exploité par la société 

Air Liquide .
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Constats et enjeux
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Constats Enjeux

Des nuisances sonores liées aux infrastructures 

de transport les plus importantes : A4, R5N2, 

RD112f et projet VR52
Encadrer les aménagements aux abords 

des voies de circulation importantes et des 

canalisations de gaz et oxyduc
Traversée du territoire par des canalisations 

souterraines de matières dangereuses

Risque mouvement de terrain et risque minier à 

l’ouest principalement 

Prendre en compte le risque mouvement de 

terrain et risque minier. 

Risque d’inondation par débordement des cours 

d’eau la Barche et le Billeron

Prendre en compte le risque inondation des 

cours d’eau et préserver les futures 

habitations de ce risque

Préserver les zones humides qui participent 

à la régulation des crues

Préserver les zones d’expansion de crues 

Prévoir des prescriptions limitant les risques 

de détérioration du bâti dans les zones 

soumises 

Aléa retrait-gonflement des argiles présents sur 

une majorité de la surface communale

Encadrer les nouveaux aménagements 

pour qu’ils prennent en compte cet aléa 

retrait-gonflement des argiles
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4. Territoire

3. Socio-Économie

2. Logements

1. Démographie

5. Environnement et risques

6. Consommation foncière
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OCS GE 2
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Observatoire de l’artificialisation 
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Temps d’échanges et de questions
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Merci de votre attention !
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