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PRÉFET DE L'ISÈRE

Dirèction Départementale des Tenitoires
Service Environnement

Grenobte, le 0 I SEp, Z0l{

LE PREFET DE L'ISERE
à

Madame, Monsieur le Maire
Madame, Monsieur le Président

d'lntercommunalité

Obiet : lnventaire des zones humides de I'lsère

Si I'importance des zones humides est reconnue de longue date, tant comme réservoir de
biodiversité que du point de vue fonctionnel pour la préservation de la ressource en eau, elles ont
continué à régresser en lsère comme partout en France. La nécessité de stopper la perte de
surface (plus de 50% des zQnes humides pnt disparu ces 40 dernières années) est une priorité
nationale déclinée à l'échelle du bassin Rhône-Méditerranée dans le schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), schéma actuellement en cours de révision.

Pour prendre en compte ces espaces dans lfaménagement du territoire, il est essentiel de
connaître'leur localisation. L'inventaire des zones humides du département de I'lsère, réalisé par le
Conservatoire des espaces naturels CEN-Avenir avec le soutien de I'Agence de I'eau, du Conseil
général de I'lsère et du conseil régional Rhône-Alpes, répond à ce besoin

Cet importanl travail mené entre 2006 et 2008 sur les 533 communes de I'lsère a été porlé à la
connaissance de tous les élus locaux en 2010. L'inventaire a depuis évolué constamment, grâce
aux expertises complémentaires menées par élus et maîtres d'ouvrages. Je vous invite à préndre
connaissance de la carte communale ci-joint qul précise les zones humides inventoriées sur votre
commune dans leur état actuel fiuin-2014). Les Présidents d'lntercommunalités trouveront
I'ensemble des fiches communales de leur territoire.

Vous avez la possibilité de transmettre à la DDT tout complément d'information ou f inventaire qui
serait en votre possession, dans des délais compatibles avec la révision du SDAGE afin que les
évolutions de I'inventaire puissent être entérinées dans le document de planification du bassin, soit
dans un délai de I mois à compter de la réception du présent courrier.

A la carte communale jointe à ce courrier côrrespondent des fiches disponibles sur le site lnternet
suivant : www.cen-isere.orq. Une notice technique expliquant les modalités de lecture et de
téléchargement dgs fiches d'informations relatives à chaque zone humide vous est également
transmise. Je vous invite à prendre connaissance de ces informations,
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Par ailleurs, la méthodologie d'inventaire est rappelée daçs la plaquette d'information jointe à cet
envoi. Des informations sont également disponibles sur le site lnternet des services de l'Etat à la
page : http://www.isere.gouv.frlPolitiques-publiques/EnvironnemenVPatrimoine-naturel/Zones-
humides. Je vous rappelle que cet outil doit être considéré par tous - services' de I'Etat,

collectivités, maîtres d'ouvragès et bureaux d'études - comme une référence à consulter avant tout
projet d'aménagement nouveau. ll doit également alimenter l'état des connaissances lors de

l'élaboration ou de la révision des documents de planification de I'urbanisme.

La portée de ce travail n'est pas de nature réglementaire ; cependant, mes services s'appuient sur
cet inventaire lors, de I'instruction de tout dossier soumis à procédure d'autorisation ou de
déclaration, ou pour les documents d'urbanisrne.

ll vous appartient d'apporter votre concours pour consolider ôet inventaire départemental lors des
études conduites. sur votre territoire à I'occasion de l'élaboration ou de la révision de votre
document d'urbanisme

Le Préfet,

k*,*>



o\

Sandrine Martin,Grand
1 .'ô Vice-Présidente
en charge de l'équité terdtorielo

Conseillère départementale
du canlon de Pont-de.Claix

rsere

&r&.[*r, lt-

Madame Nicole Méary
Direction départementale des tenitoires
service aménagement Sud.Est

Dossler sulvi par : Laurlane Ferdère
Conlaol lauriâne l€rr'6raOisere.lr
F6t : 2021-DDEV-145
Tél:04'76 00 30 21

Grenoble, le 3 0 A0|JT Zùil

Madame

Vous interrog.ez l.ê Dpqgrtement pour connaître ses projets d'intérêt général, susceptibtes d'être
intégrés au plan local d'urbanisme de la commune de Ciolles, conforrirément aux arlacles L1g2-2
et R132-1 du code de I'urbanisme.

La commune accueille I'espace naturel senslble (ENS) départemental du marais de Montfort. Ce
marais tourbeux constltué de prairies humldes, de rosellères, de boisements et de friches abrite
une faune et une llore richeq et variées,

L'ENS départemental des forêts alluviales du Grésivaudan s'étend jusqu'à Crolles, notamment sa
zone d'observation qui longe I'lsère.

Les cartographies de ces espaces à préserver sont annexées au présent courrier. Les
coordonnées géorélérencées de leurs périmètres d'intervention et d'observation sont également
disponibles sur le site httpslbpendata.isere.fr

Je vous prie d'agréer, Madame, I'expression de mes salutations distinguées.

-*.ff-.r--- -
Sandrine

a

Hôtel du Départemenl - 7, rue Fantin Latour - cs 41096 . g8o22 Grenoble cedex I
Té1. 04 76 00 38 22 - Coutriel: sandrine.mariin-qrand@isere,fr. Site inlemel : www.isere.lr

LE I' PARTEâNEÀlT
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SYMBHI le09l07l2l

Suite à votre courrier du 05/07 /2021 concernant te PAC de [a révision du PLU de [a commune de
Crolles, te Symbhi demande à ce qu'aucun espace boisé sur ou à proximité immédiate des digues
de t'lsère (bande de 10 m en pied de digue côté terre) ne soit ctassé en Espace Boisé Ctassé ou
en Espace Naturel Sensible ; ceci afin de pouvoir mener à bien sa mission d'entretien des digues.
Le Symbhi mène un plan de gestion de ta végétation sur ces cours d'eau qui nécessitent des
interventions (coupes) sur [e couvert boisé afin de préserver ['intégrité de ta digue.

En effet, te maintien de boisement sur les digues s'avère incompatibte avec la fonctionnatité de
I'ouvrage en induisant des risques de décompactage des matériaux constitutifs de la digue, des
désordres dans les perrés, de l'érosion interne.

Par aitleurs, eu égard aux probtèmes de stabitité et d'intégrité des endiguements, nous vous
proposons d'inclure les préconisations suivantes :

o A moins de 3 m de ta timite en pied côté terre de l'ouvrage public, aucune construction,
ou cabane, ou excavation ne doit être autorisée (excepté pour des travaux de
confortement de digue).

o En cas de construction au-detà de ces 3 m, ta fouitte admissibte ne devra pas avoir une
profondeur supérieure au213 de [a distance la séparant de ta timite de t'ouvrage pubtic.

Ceci s'impose également pour les fouitles provisoires, et, dans tous tes cas, en deçà d'une bande
de 15 m à compter de la timite de ['ouvrage pubtic
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pnÉrErDEUISÈRE

Dircction Déparûcm.entale des TorritoirËs

Grenoble, le 3 0 lt0v. z0tt

Le Préfet de I'lsère
à

Mesdames et Messieurs les Maires de
I'lsère,

Mesdames et Messieurs les présidents
des EPG|de l'lsèrc

Mesdames et Messieuns les Présldents de
collec'tivités et de syndicats compétents en' matière dasseinissement

Objet:

PJ:

Assainissement collectif, doc{rlne départementale de restriction à la consfuction
et à I'urbanisation
Prise en compte de I'assainiseement dans lee documents d'urbanisme

Je touhalte attirur votrc attonûon rur I'lmportance de la mbe en €wr€ de la dlrccffoe
européenne r Eaur Résidualrus Urbalnee r diûe ERU, qui a permis de réduire fortement la
pollution organique dea mas$es dieau sur l'ensemble du bassin Rhône-Médltenanée en
augmentant le traux d'épuration de I'eau de670lo àggo/o en vingt ans.

!lal$6 lee progràe lmportants conatrt& dans le domalne de l'assalnlssement cel
dernlàros annâes, leo dlspooltfra en place ne permeltent pac syrt6maflqu"r"t* i'"iËildA
le mainûen du bon état des eaux à l'échéanù 2015, ou â oedut 2021 àu zo2i rxi;; tàr ËDirective Cadre eur l'Eau. La croissance démographique enhalne une augmentation de;; poilutio;
rejetée et tend à rcndre plus napidement obsotètes les 6quipaments de d?poilution. La Uynamiquà
touristique amplifie.-égabment les variations saisonnlarâs de poputation en monÉgne. 

'Le

développem"$ de. l'intercommunalité g! la prise en charge oe bhis en plus nÉquànË oe n
oompétenoe "assainissement" par les EPCFFB qui sena obfigatoile en 2oàO en vertu de la loi
I{OTRE, permettent aux collecilvit6s de mutrnlisér les moyeÀs pour moUiliser-les compeænces
techniques et les moyens financiers nécessaires et constltueït un âtout majeur-

ll faut auJould'hui pourculvrc la mlse en conûorml$ dec sffions d'épuration et les rÉseaux
de collecte avec la dlrectlve ERU et la dlrcc-tlve cadre sur l'eau et accentuer la survelilance
{9s tystàmqs conformes afin d'antlclper de nouveltes non conformltés. Les màntEE
d'ouvrages concemés _regojv_ent chaque année un oounier de conformité établi par le rérice
police de l'eau concemé (DREAL pour I'axe Rhône-Saône, DDT sur le reste du département),
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1. Car de restrlctions à la corctruc'tion

Je vous infornrc que pour prévrnlr touto attointe nsuvollo à la salubrlté publlquê' ôn
appllcatlon de I'article R.1{1-2 du code de I'urbanlsme et dana la continuité do l'action de
l'État en tsèrc depuis pràs de t0 ans, J'al décidé de bloquer toutes les con$rustlons
nouvelles de queiques Gommunes du dôpartement et ce eans seull de population, à
compbr du premlerlanvler 2017.

Ces quelqr.res oommunês se caractérisent par :

. un€ station de traitement des eaux usées (STEU) - ou unê absence de station - Qui impacte

, S,TlliH5li:'ff':?i3ffi'',fli:tte e milieu naturerde raçon avérée,
. et par le fait de ces manquements ont fait lbbjet d'actions adminisfratives de la part des

services de l'Etat (lettres de demandes d'actions correc{ives, rapporls de manquement
administratff, anêtés de mise en demçure, etc.).

La liste des communee concemées par ces restrictions sera définie annuellement et j'en informerai
leb maires, ainsi que les saruices instrudeurs du droit des sols afin que ces décisions soient
appliquées.

2. Gas de resqlcûons à l'urbenlèatlon

Par ailleurs, j'observe sur une part importante des communos iséroises une difficutté liée à
I'assainissement, qui n'impac{e peut€tre pas directement la selubrité publique, mais qui ne facilite
pas le respect de nos engegements européens. Ces difficultés peuvent être de différents ordres :

non conformité du système de collecte ou du système de traitement, oapgcités de la station
dépassées (en charge eUou hydraulique), reiets directs du réseau par temps 6ec, etc,

Je Eais compter sur votre sens des responsabilités afin que les enjçux liée à I'assainissement
soient pris en compte et intégrés au moment de l'élaboration ou dE la révieion des documents
d'urbanisme

Pour les communes concernées par uno difficulté li6e à l'astainisgement, je vellleral lore du
porter à connalssance et de l'avir de fÉtat à ce que voùs conditionniez la construc'tion
àans les zones constrûctlbleg, et l'ouverfure à I'utbanisation (tramage) dans les sec'louts
d'urbanibation futurr, au lancement effectlf des travaux de mlse sn confonnlté dê la collecte
et du traltement des eaux uséec ou des travaux de redlmenslonnement nécassalr€s
conforrÉment à la réglementatlon sn vlgueur.

3. Eléments à prendre en compts en matièrc d'assainissoment dans leg documents
d'urbanisme

Enfin, vous trouveraz en annexe des irformations attendu€E €n matière d'assainissement, que je
vous demande de bien vouloir prendre en compte lors de l'élaboration ou de'la révlsion de votre
document d'urbanisme (PLUi, PLU, POS, carte communale). Ce thème regroupe I'a$ainissement
des eaux usées et des eaux plwiales.

A I'occasion de l'avis que l'État est amené à émettre sur les projets de documents d'urbanisme, il

lui appartient de veiller à ce que les équipements d'assainissement exishnts ou projetés, Bolênt,

d'une.part en mesure de répondre aux augmentetions de population et d'imperméabilisation des
sols générées par I'ouverture à I'urbanisation de nouveau sec'teurs, et, d'autl€ part, conformes eux
d ispositions reg lementaires.

Je vous rappelle que le zonage d'aesainiasement des eaux usées d des eaux pluvlales esJ

obligatoirn ên application de l'article L,AA2+10 du code général des collestlvités
territorlales et doit êtrc soumls à enquête publlque.



Dans la pratique, de nombreuses collectivitès ont établi un sohéma direoteur d'assainissement
ayant pour vocation la pmgrammation technique et financière des favaux. Ce document englobe
en général le zonage d'aseainissement collectif, non-collectif et pluvial, un diagnostic des
équlpements exietants et des branchements, ainsiqu'un programme de tmvaux.
ll peut être établi à l'échelle intercommunale.

En I'absence d'un zonage d'assalnlssement approuvé ou élaboré en même ternps que le PLU
(enquête publique simultanée) et pris en compie par celui-ci, ce dernier ferait lbujet d'un avis
défavorable lors de son anêt.

La ditection départementale des tenitoires est votre interlocuteur pour répondre à I'ensemble de
vos questions sur ce sujet et pour vous assister dans la prise en compte de l'assainissement et
des eaux pluviales dans le cadre du document d'urbanisme. Son association, le plus en amont
possible, à la démarche d'élaboration des documents d'urbanisme, dolt facillteria pilse en compte
des questions d'agsainissement dès le début de la procédure.

Le

Lionel BEFFRE





ANNEXE

Les informations attendues en matière d'assainisssment
au moment de I'arrôt d'un document d'urbanieme

Les projets ci'urbanisaûon cie la commune doivent montrer, qu'lls ne d6gradent pas le milieu
récepteur, que les équipemenb d'assainissement (rÉseau, station d'épuration, àispositiË de
gestion !e9 eaux pluviales) existanF ou projetés, sonten mesure de répondre aux augmentations
de population et dtimperméabilisation des sols.

La situation de la cpmmune vis à vis de la conformité à la directive européenne sur les eaux
résiduaireE urbalnes du 21 mai 1991 et aux textes qui ont retranscrit cette direc'tive en'droit
fiançais doit pouvoir êtra vérifiée.

!9 ptan local d'urbanisme constitue le document qui est chargé de faire ta synthèse entre le
développement et la maltrise de l'urbanisation evec les exigences légaies en matière
d'assainissement et d'eaux plwiales en application de I'article L.151-24du codsde I'urbanlsme.

Les informations répertoriées sur l'assainisgement dolvent ête traltées dans les éléments suivants
du document d'urbanisme :

-'le rapport de présentation dont le contenu est précisé à I'article L, 151-4 du code de
. I'urbanlsme (CU);

- éventuellement 19 PADD (projet de développement et d'aménagement durables) défini à
I'article L. 151-5 du CU ;

le règlement conformément aux articles L. 151-B à L.151:42 du GU ;
les annexes L151-43, R151-51 à RlSl-53.

Elles dolverrt avolr le même nlveau d'actualisation que le document d'urbanisme.

En cas d'élaboration ou de révision du document d'urbanismê, ces,élémentrs doivent avoir été
collectés eu coura de la procédure, le plus en amont possible, et dans tous les cas arrant l'anêt du
document.

En cas de révision simplifiée, de déolaration de projet ou de moditication du document
d'urbanisme, lorcque la prooédure a une incidence sur I'assâinissement, un rappel sur la situation
en matière d'assainissement permettrant de mesurer la compatibilité des nouveaux proieb
d'urbanisation de la commune est à intégrerdans le docr.rment soumis aux services de l'État.

S'il a été établi ant6rieurcmont, et si nécessaire, le zonage d'assainissement doit être actualisé à
l'occasion du PLU.

Les informations qu'apporte ie ciocument d'urbanieme sur l'assainissement doivent attester de la
préservation de la quallté de I'eau et de la compatibilité avec le SDAGE du bassin Rhône-
Méditerranée 2016-2021 appruuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 3 décembre 2O1E (JO
du 20 décembre 2015).

Pour les cartes æmmunales, oês documents d'urbanisme ne- disposant pas légalement de la
faculté de réglementer les construc'tlons, les services de lÉtat np.seront oas favorablee 6
l'établissement de tels documenb dans les communes en situation de non conformité avec
l'assainissement.



GONTENU DU RAPPOR.T DE PRESENTATION L. 1514

Lélaboration d'un plan local d'urbanisme doit prendre en compte les principes fondamentaux de
l'améndgement et d'urbanisme définis aux articles L.101-1 et L.101-2 du code de I'urbanisme.

Art L.101-2.' Dans le respect des objactifs du dêveloppement durable, I'action dds collec-tivltés
publiques en matière d'uhanisme wse à etteindre les oblbctifs survanfs ;

1" L'équilibre ente :
a) les populatlons rûstdant dans les zones urbalnes et rurcles ;

b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîVlsé, la restuoturation dês espacos
uÉanisés, la revitalisation des cen0es utbains et runux ;
c) lJne utilisation éiconome des espaces naturels, la préseruation des espaces affectés aux
activitês agricoles et foresfiêæs et Ia prctedion des srfes, des milieux et paysages naturcls ;

d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâtircmarquaôles;

e) Les besoins en matiërc de mobilité ;
2' La qualité urbaine, architectunle et paysagèrel, notamment des entrées de ville ;

3' La diversité des fonclions uhaines et rurcles et la mixité socia/e dans l'habitat, en prévoyant
des capacités de cpnstruc:tion et de réhabilltation sutfsantes pour la satisfaction, sâns
discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemÉle des mgdes d'habitat, d'activités
économlques, touristiques, sportives, culturclles et d'lntérât général alnsl que d'équlpdments
publics et d'équipement æmmercial, en tenant æmpte en particuliar des obiectifs de répaltition
gêographiquement équilthrée entre emploî, hab'ttat, commetæs ef seruices, d'amélioration des
performances énergêtiqueg de développement des communications électroniques, de diminution
des obtigations de déplacements motoisés ef de développement des fransputs altematlfs à

I'usage individuel de l'aûomobile ;
4o La sécuttté et Ia salubrttê publtques ;
5' La prêventlon des riogues naturels prévisibles, des nsgues mlnlefs, des rlsques technologiques,
des pollutions ef des nuisances de touta naturc ;
6" La protection des'milieux nature/s ef des paysages, la préseruation de la qualitë de l'ain de
l1au, du solef du sous.so/, des ressources naturelleq de /a biodiversité, des écosysfèmes, des
espaces verts ainsi que la eléation, Ia préseruation et la remise en bon ,âtat des æntinuités
écologiques;
7' La lufre @ntre le changement cllmatique et l'adaptatlon à æ changement, la rédudion des
émisslons de gaz à effet de sere, I'éænomie des tessources fossiles, Ia maîtrise de l'énergie et la
production énergétique à partir de sources rcnouvelables.

Le respect et la prise en compte de ces princlpes doivent trouver leur justification dans le rapport
de presentation.

Pour < justifier les choix retenus D pour la satiefaction de ses besoins actuels et futurs, la

cnmmuhe, à tavers le contenu du rapport de présentation, doit mettre en perspective ce

développement avec les oapacités actuelles et futures des équipements publics dont dispose la
commune et notamment la statlon d'épuration des eaux usées (article L.151-4).

ll appartient à la partie < diagnostic r du rapport de présentration de f;aire le bilan du
fonctionnement actuel de l'ensemble du dispositif en matière d'assainissement et d'eaux pluviales

en intfurant er*re autres la carte de zonage d'assainissement issue et justifiée par la carte
d'aptitude des solE.



Le rapport de prÉsentation du PLU doit comprendre fualement les prospectives et actions
retenues_ pour procéder à la mise âux normes de la statiôn d'épuration'exisiante ainsi que son
dispositif de collecte, mais également les inrrestisssmenb programmâs pour falrc face à
I'augmentiation prévisible de la population de la commune.

ll.doit également justifier chacune des règles contenues dans le règlement d'urbanisme. ll en sera
ainsiafin de satisfaire aux objectifs, mentionnés à l'article L. 101-2, de salubrité, d'amélloralon des
performances énergétiques_, _de développement des communications ,éleotroniques, de prévention
des risques nafurels prévisibles, notramment pluûaux, le rfulement peut fxer:
1o Les conditions de desserte des temains mentionnés à I'article L. 1s1-3g par les réseaux publics
9'93u,.,d'énergie et notamment d'électrioité et d'sssainiss€ment, ainsi que, dans les zones
délimitées on application du 2o de I'articleL.2224-10 du oode généraldes collectiVités tenitoriates,
les conditions de réalisation d'un asaainissement non collectif ;-
?l t-"q conditions pour limiter l'imperméabilisation des sols, pour assurer la maltrise du débit et de
l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, et prévoir le ins échéant des installations de
collecte, de stockage voire de traitement des eaux pluviales et de ruissellement dans les zones
délimitées en application du 3o et 4o de l'article L. 222+10 du code'général des collec-tivitésterritoriales; -

Si le rapport de,.présentalion n'a pas de portée reglementaire, il s?git pourtant d'une pièce
essentielle du PLU, constituant an quelque sorte a un exposé des motfu >. Alnsl, le rappdrt Ce
présentation devra :

' Analyser llétrat inltlal de l'environnement, et notamment des mitieux aquatiques, exutoires
de rejet d'eaux pluvialee au regard de l'objec{if de r bon état r imposé pâr h Direc.tivs
Cadre sur l'Eau.

' Expliciter le parti d'urbanieme retenu et le justifier : quels objec{ife démographiques et de
construdions qu re-gard du diagnostic et des objectifé communaux, quellé iodUnites oe
densification du tissu urbain ou de renouvellement urbain, quel reà besoin de
consommation nouvelle de I'espace, etc.

' Exposer les motih des Ègles qu'il retient, au nombre desquelles peuvent figurer celles
'relatives à la gestion des eaux ue6ss et des eaux pluviales, par exemple en jrlstifiant des
obJectift chiffrés en terme dd gastion des eaux pluviales des surfacEs amenagées.

' lntégrer ou reprendre partiellement le zonage d'assainissement des eaux ueées et
pluviales et elçliciter la façon dont il a été haduit réglementairement.

' Évaluer les incidenc€s sur I'environnement, de oe qu6 le PLU prévoit et autorise,'en
intégrant notsmrnent la problématique < gestion des eaux pluûales urbaines >.

Sa .nature explioative et justificatlrc est donc esgentielle pour appréhender le projet de
développement; apprécier ses incidencee et les mesures mlses en ptace 1préventives ou
curatives).



I - Éléments à fournir pour I'asealnlssement collec{if

La sittiaticin d'un systèmo d'assainissement collectif s'apprécie globalement _à l'échelle d'une
agglomération d'assainissement (articles R222+6 etR2224r9 du Code Général des Collectivités
Tènitoriales). Les zones desseMes par un réseau de collecte raccordé à un système d'épuration
unique sont considérées comme constituant une agglomération d'assainissement. ll en va de
même pour les zone6 où la création d'un tel réseau a été décidé

Dans certains cas, les eaux usées {'une môme agglomération peuvent être acheminées vers
plusieurs stratlons de traitement des eaux usées et donc avoir plusieurs points d'évacuation finale.

Nota : Un réseau public de collecte est un réseau sur lequel est fourni un service public

d'assainissement au sens de I'arlicle L222+7 du CGCT.

Selon la taille de I'agglomération d'assainissement en Équivalent:Hsbitants (EH), les obligations
de haitement diffàrent.

Le territoire d'une oommune peut être entièrement inclus dans une agglomération
d'assainissement. Dans ce cas les documents du PLU doivent prendre en compte cette dirnension
supra-communale. ll peut aussi être rÉparti entre deux de ces agglomérations (cas d'une
commune s'étendant sur deux bassine versants). A I'inverse, et notiamment dans de nombreuses
communes rural€r, l'agglomération d'assainissement peut être entièrement inoluse dans le
tenitoire communal(par-exemple agglomération limitée à un seul bourg).

Le nombre d'Équivalent-Habitante à prendre en compte est la somme du nombre d'habitants plus

les rejets industriels (calculée sur la base du flux de pollution maximal autorisé dans les

autorisations de rejet eUou oonventions de naccordement avei 1 EH = 60 g DBOS{our).

ll convient de foumir au minimum les éléments d'informatlon sur les équipements d'assainissement
et de gestion des eaux usées répertoriés dans les rubriques et trableaux suivants. Ces éléments se

ûouvent normalement dans le schéma directeur d'assainissement.

Pour chaque agglomération d'asealnlgsement (à l'échelle communale ou lnter.communale),
il e61 demandé de foumir les renseignements suivants pour chaquê zone ouverte à
I'urbanisation (zonee U ou AU):

Agg lomération: (dùnomlnatw de lbgploménflcn dbssalafssamenf)

Zone ouverte à
I'urbanisation

Dénomination
de la zone et
type de zone
(zone artisanale,
zone lndustrldle,
lotissemenl.,.)

Nombre
maximal
d'Équivalent-
Habitants
existants

Nombre
cumulé
d'Équivalent-
Habitants
prévu à court
terme (3 ans)

Nombre
cumulé
d'Équivalent-
Habitants
préw à moyen
terme (6 ans)

Nombre
cumulé
d'Équivalent-
Habitanb
prévu à long
terme (10 ans)

Zone 1

Zone2

Zone 3

Totiaux:



1'1.--Donnéep relatlye.s à la etatlon d'épuration de cha-qug agglomération assalnlssement

1.1.1 - Renseionements généraux

1 .1.2 - Fonctionnement de [a station

Nota: Un système d'assainissement collectif est un système d'assainissement constitué d'un
réseau public de collecte et de transport des eaux usées vêrs un ouwage de traitement des eaux
usées.

Renseignements à fournir Exemple, æmmentalre

1t - la statlon.d'épuratlon (nom et adresse)
et malbe d'owrage (nom adresse du siège, responsable)

Sfafion de .....slfuée au lleu dit.....
Sprdbaf d'assa inlssement de,,.,,
maîria de ..........

2t - hietorique de lB station d'épuration
dates de construction et des tnavaux d'extension ultérieure
le cas échéant

AnrÉe da mlse ên æ''vice, année de
mige en plaæ d'ouwages
complémantalres

3l
entre 200 et 10 000 ivalent-Hab itants : déclaration
au dessus de 10 000 Habitanb : autorisation

La sfaûbn est.ef/e dëdarée ou
euforiséê au tlte de ta W Eur lEau?
Sl oui, detê ët M de I'aQe
admlnletratlf

4l - type et traitement en place et prolet
(foindre le planning des travaux prévisionnels)

Boues aofivées, llt Mctêrlen, lagune,
llts plantês de rcseaux, truftement
prl malrc, second a lre, te rti a ile

5l - capacltô actuel,le de traitement (ou capacité nominale
de la station) en Équivalent-Habitant,
la charge astuelle admissible,
le débit astuel maximum admissible

Charge polluante aduelle , voluma
joumaller an semaine de painte en
ffi (temps sec et br?pr de plule)
Çhaige en kg de DBAS parlour
(maxlmum et nnyen)
Débit maxlmum admlssible en rflh

6/ . dans le cac d'une etaÉion intercommunalo. la
commune dolt lolndre sa conventlon de d6vercement
(sielle exlste) atteçtrant de la charge polluante maximale
quilui a été attribuée

Charge polluante martmalq
hyûaultque maxinal en nfli

flux
et sn

Renreignements à fournlr Exemple, æmmentalrc

1l - conformlté rèolementalrc de la station
obligatoire si capacité nominale supérieure ou égale à
2 000 EH

Confu me, non co nfume, ap p r iciati o n
des résu/hfs foumis par la pollæ de
ldau.

2l - dysfonctionnements éventuols obgeryés Surcàarye hydnulique de )06
sr/rcrlargn an pdlutlon de X96
défldence du taitement
néoessifé de mise aux llryrrip,s
nécesslfÉ da remplaænnnt total de la
sdation

3l - cftarge actuelle_dg la..statlon
charge actuelle entrante à la station (moyenne et pointe)
débit actuel (moyen et maxirnum) entrant

En kg de DBO$
en nffi

4t - marge_en traltement de oollution à la staûon Nêgattve ou Wsfttue en kg de DBO54
den EH



En ce seng, il doit être extrêmement rare d'avoir des systèmeE d'assainieEement de moins de 20

EH oonsidérés en assainissement collectif, dans la mssure où, la définition impose que de tels
systèmes soient munis d'un r&eau public de collEctE sur lequel est foumi un service public

d'assainiesement,

1.2 - Données relatives aux réseaux

2 - Éléments à foumir pour I'assalnlsselne.nt non collecttf

Au moment de I'anêt du PLU ou de I'approbation de la carte oommunale par le conseil municipal,
les seruices de l'Éûat s'assurent que le document d'urbanisme fixe de façon claire les conditions de
mise en Guvne de l'assainissement non collec'tif.

Le rapport de prÉsentation du document d'urbanisrne rioit mentionner le nombre d'habitants ou
de bjements concemés par l'assalnlssement non colleetif, actuellement et dane le fuhrr
1en retatlon avec le projet d'urbanisation de la commune) et reprendre les éléments du zonage
d'assainissement qui préconisent et décrivent les filières les mieux adaptées au tenitoire
communal (articles R222+7 etR2224-17 du Code Général des Collectivités Tenltorlales).

ll évalue I'impaot de I'ensemble des rejets des installations d'assainissement non collectif sur le
milieu récepteur. ,
Des interdictions de filières peuvent ainsi être rsndues opposables au vu du zonage
d'agsainissement ; étant précisé que le zonage n'a pas l'obligation d'être établi à la parcrlle.

L'articfe L.222N du GGCT permet au Service Public dAesainissement Non Collectif (SPANG) de
< fixer des prescriptions techniques notamment pour l'étude des sols ou le choix de la filière, en
vue de I'implantation ou de la réhabilitation d'un dlspositif d'assainissement non collectif >.

Renseignemente à foumir Exemple, æmmentairc

1t - équioement etfonctlonnement dgs t{seaux Malte d'ouwage
Êqut pement autçsu rualllance de s
dâvarælæ dhaç, ættctpf'nin du
réseau pour le temps de plula
fondlonmment : appréclailm au
regad du æntenu du SDA etlou du
diagnosfrb

a - réalleaflon de l'ftude dlagnostic oui,non, si ai, année

gl . type du réseau Unltalre )(Yo, X km
sâpantlf )(%, X km

4l . basslns d'oraqe LcÆ€llsâllonetvolume

5l - déversolrs d'oraoe Situalion administative ?

Læl I satlon, cap aclt é, 6qulp e ma rrt

6' - oGtec de relàvement Lffillsaton, capacité

7l Évaluatlori de la oart deo eaux claires parasites da$s
I'effluent en entrée de statlon

En nf'Jw4 eten % duvdume
latrnaller moyen de femps sec

8l Con-cluslons de l'6tude dlagnoetic et suite donnée pâr
le mafrre d'ouvraqe

Prognmme plurlannuel de trÊvaux
aveo ê:e,héancier



Pour'bs filières drainées (cas où les conditions d'infiltratlon ou les caractéristiques des effluents ne
pormettent pas d'assurer la dispersion des eaux ueées dans le sol), I'anêté ministérlel du 7
septembre 2009 prÉcise que le rejet vers le milieu hydraulique superficiel est possible, Par milieu
hydraullque superficiel, on entend aussi bien un cours d'eau non intermittent qu'un cours d'eau
intermittent.

ll mnvient de rappeler que I'objectif de non dégradation de la qualité des milieux récepteurs déffnl
par la Directive Cadre sur I'Eau et le SDAGE du bassin Rhône-Méditenanée 2O1A-2Oil approuvé
par le prÉfet coordonnateur de bassin le 3 décembre 2015 (JO du 20 déoembre 2O1S) s'àipltque
également à I'assainissemsnt non collectif.
ll peut êtrc rctenu de manière simplifiée qu'un ruisseau ayant un débit d'étiage de'l lls peut
rccevoir les eaux traftées par une lnstallatlon d'assainrssement non cottectif comptète et aux
normes dans la lîmÎte de 3A habitanfs ou 10 habitations indîviduetles (60 habitants ou 20
logemants si le dêbit d'étiage esf de 2 l/s, etc...)

Cefte apprccâe esl valable dans l'hypoffiése od /es instatlatlonsd'assainr.sse ment sont ænformes.
Dans le cas oÙ las installations exisfanfes se fmitenf à un simple prétraitement avaft reJet dans te
milÎeu superticial (exempte d'une instatlation constituée d'unà seure fosse foates eauiS, voirc en
cas d?âsence de tnitement, I'impact surle milieu est important.
Ainsi, le même ruisseau disposant d'un déblt d'étiage de 1 lls volt la qualitê de l'eau dégndée par
le rcjet d'une seule habitation.
La construclion d'habitations supplémentaires, qui nÉcessitent la miæ en placp d'une frtière de
talt?ment. aveq rclet au milieu sqperficiel. ne pouffa donc êtrc envisagée çu'aprds mise en
ænformité des installations ersfanfes.

Ainsi, il n'est.pas possible de développer un gecteur en assainissement non collectif arrec des
filières dralnées, s'll n'a pas été démontré oue le cours d'eau récepteur est à même de rcccvolr les
effluents baités sans remettre en cause sa qualité (6tude à faire dans le zonage d'assainiss€ment
et à intégrer dans le rapport de présentration).

Les reJets en courg d'eau intermlttent doivent êtrc lirniÉs à la réhabilitation des instiallations
d'assainissement non cpllectif existantes.
Hévacuation par puits .d'inffltration peut être autorisée, par la collectivité compétente en
assainissement non c-ollectf, sur la base d'une étude hydrogéologique (article 13 de I'anêté
mlnistériel du 07 septembre 2009). Lâ encore, cette étude doit prendre en compte I'impact de
I'ensernble des rejets des assainissements non collectift.
Par aillours, cettô étude ne corespond pas à une étude à l'échelle de la parcelle. ll crjnvient donc
deJalsser la possibilité aux pétitionnaires de faire réaliser une étude des sols à la parceile, à leur
fraie par un bureau d'étude compétent, afin de démontrer le cas échéant qu'une filière difiérente
est adaptée à leur tenain.

lmPlantration des stations de traitement des eaux usées (collective ou non cgllec-tlve supérieur-e à
20 EH'l

L'anêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif <. aux sysfêmes d'assainrssement collec'tif et aux
installatlons d'assafnlssmrent non collect{f, à I'exception des instatlations d'assainnsemenf
non colleotlf recevant une chatge brute de pollutlon organique inférteure ou égate à 1,2 Rglj de
DBOS (20 En >, précise dans son article 6 que :

' les stations de traitement des eeux usées sont conçues et implanËes de manière à
préserver les riverains des nuisances de voisinage et des risques sanitaires. Gette
lmplantatlon tlent compte des exteneions prÉvlsibles dee ouvnges de traltement,
ainsi. que des nouvelles zones d'habltations ou d'activltÉe pÉvues dans les
docurnents d'urbanisme en vigueur au,moment de la construction.

' les statlons de traltement des eaux uséee sont lmplantées à uæ distance minimale
de cent mètrns dee hablffilons et des bâtiments recovant du pubric.



It convlendra de tenlr compte de ceile obfigation dàns l'élaboratlon du document
d'urbanlsme.

3 - ÉÉments à fournir pour l'assainissement des eaux pluviales

La gestlon des eaux pluviales peut concemer une majorité des pièces constitutivas du plan local
d'urbanisme (PLU) mais sa portée réglementaire ne trouvera d'écho qu'au traverc dù règlenent
écrit et gnaphique et le cas échéant des orierrtationg d'aménagement et de programmation

élaborées.

Le zonage d'assainissement est un outil réglementaire qui g'inscrit dans une démarche
prospective, voire de programmation de I'assainissement,

Le volet pluvial du zonage permet d'assurer la maltrise des ruissellements (en lien avec la
problématique des risques d'inondation et de glissemente de tenain en particuller) et la préventlon

de la dégradation des milieux aquatiques par temps de pluie, sUr un territoire communal ou
intercommunal.

ll permet de fixer des prescriptions cohérentes à l'échelle du terrltoire d'étude.

ll convient de foumir au minimum les éléments d'information sur la gestion cies eaux pluviales,
r6pertoriés dans les rubriques et tableaux suivants. Ces éléments se trouvent normalement dans
le schéma dircc'teur des eaux pluviales.

La description de la gestion deo eaux pluviales doit se fairc par bassins versants. Pour chaque
bassin versant, ilest demandé de foumir les renseignernenb suivants :

3.1 - Renseignements généraux

Zone ouverte à
I'urbanisation

Dénomination de la
zone et type de zone
(zone artisanale, zone
lndusflelle, lollssemeni,...)

Surface
imperméabilisée
estimée

Mode de gestion des EP
(infilhation/
rejet mllleu superficleU ouvr4æ de
rÉgulatlon)

Tone 1

7one2

Zone 3

Totaux:

Renseignements à fournlr Exemple, æmmentalre

1t - collectlvlté compéûente en matière
de gestion des eaux oluviales

Commune de
syndlcat de

2l - régime admlnletratlf lol sur l'eau Las poinls de rEbts des réseaux eaux pluviales el les o{rvragps
de régulalion gontlls autqtsés (r.ubhue 21.5.0 , etc.)

3l . type de gestion des oaux oluvlales lnflltntim
rcJels an mllleu suprticiel
prÉcrsr s il exrbte un règlement frxant des déblts maximums de
ramtdeftlB,nt aux téæaux EP

u - capaclté act-uelle des collecteurt
des eaux pluviales

Dlsponlilltté des réseatx en fonctlon des fréquercts de plule
de réfërcnæ
Cftary pottuante aduelte des polnfs de déversement



3.2 - Bassins Vçrsants

Bassin v€nsant Canactéristiques
(surface, pente,
longueur)

Surface
imperméabilisée
du BV

Mode de
gestion des
EP
(lnfltratlon/
mjetmilieu
superllciel)

OuwagesTe
régulation
(baselns r6tentlon,
etc,),

Données sur le
milieu de rejet
(nom et 6tat de la
masse d'eâu
soutenaine ou
anfficielle)

BV n'1

BV no2

BV no3

BV n"4

Sur oe point, le rapport de prÉsentation doit également reprendrê les éléments relatifs aux eaux
plwiales, en indiquant la localisation envisagée des ouvrages de régulation (bassin d'éqêtement,
bassin d'or€ge, de rétention, etc.).



CONTENU DU REGLEMENT

Le rfulement fixe en cofiérence avec le PADD, les règles générales et les seMtudes d'utllisation
dessôb(L.1si€ à42).t '

Le règlement du plan local d'urbanisme est écrit et graphique.(art R. 151-10)

Desserte par les rÉseaux (intégré à la 3àme oartle de la structure du nouvoau ràglqmeJ.rt);

En application de l'article R 151-49, le règlement du PLU doit prendre en compte la délimitation du
, zonage d'assnlnbsdment :

. le règlement écrit doit identifier sous un rndice différent, les secteurs où
I'assainissement individuel est possible, de ceux où I'assainissement collec'tif est
existant ou en couns de réalisation (zones délimitées en application du 2" de l'article
L. 2224-10 du code qéO@|. des colleçtivités tenitoriales). Dans les secteurs
dssservis par un réseau collectil le reæurs à un dispositif d'assainissement
individuel sera prohibé :

. le règlement graphlque déllmltera chacun,de cee seotours ;

' . le ràglement graphlque devra faire apparalfe, le caa échéant, la locallsaton des
équipements collectlfs ou publics en matière d'eaux pluviales annoncés dans le
rapport de présentation (bassins de régulation, etc.) sous la forme d'emplacements
réservés au tifre du L.151-41.

Lee articles Rl5l.18 et R{51-20 définlscent les zonea urùalnes U et les zonêa AU (à
urlnnlser).
Mfinltion des zonee urbelnes (R.151-1Êl : c Les zones urbaines sonf dffes "zones U'. Peuvent
éfre ctassés ên zone urbaine, /es secfeurs déjà urbani#s el les secfeurs où les éguipements
publics exisfanfs ou en ûoum de réelisation ont une capacité suffsanfe pow dessewlr les
ænstructionsàimplanter* 

r

D6finition des zones à urbanleer (R.151-20) : <rles zones à urbaniser sonf difes ' zones AIJ ".

Peuvent ête classés en zcrne à urbaniser les secfeurs desfinés â êtrs ouverts à l'urbanisation.
Lwsque les yoies ouvertes au public et /es réseaux d'eau, d'électricité et, le cas écfiéant,
d'assainissement existant à la pértphérte immédiata d'une zpne AU ont une capacité suffsanfe
pour desseruir les cpnsfrudions à implanter dans I'enæmble de ætte zone etque des oriantations
d'aménagement et de programmatlon et,le cas échéarû, le règlement en ont défrni les condltlons
d'aménagement et d'équipement les ænstrudions y sonf aubris6es soft /ors de la réalisation
d'une opêration d'aménagement d'ensemble, soft au fur et È mesure de la réalisafibn das
équtpements rnfemes à la zone gévus par les orientations d'aménagement et de pmgrammation
et, le cas échéant, Ie ràglement. Lorsque /es vorbs ouveftes au public et les réseaux d'eau,
d'êlecticfté et le cas échéant, d'assarnissement existant à Ia pértphérte immédlate d'une zone AU
n'ant pas une capaclté su/lïsanfe pour desseqvir les oonsfrucfions à implanter dans l'ensemble de
ctlfte zone, son ouveftue à l'urbanisafion esf subodonnée à une modification ou à une révision du
ptan local d'urbanisme æmpwtant notamment tes ortenfations d'aménagement et de
programmation de la zane. ,,



Lors de l'élaboraûon, la révision ou la modlficatlon du PLU, cinq sltuatlonc peuvent donc se
présenter:

h Sultq au dlagnostic. assainissement eaux us6os et eaux pluvlglee conforme
La commune est raccotdée à un syetème d'aegalnlssament collec'tif conforme et en
cotrérence avec son proJet d'urbanisatlon,
Apràs justification dans son rapport de présentation et en cohérence le cas échéant avec le SCoI
le.Prcjet d'Aménagement et de Développement Durables et le Règlement peuvent alors retenir le
principe:
- d'une densificatlon des zones U ;

- d'une urbanisation des zones AU identifiées par la commune et destinées à être ouvertes à
I'urbanisation sans condition à rcspecter au titre de I'assainissement.

lh Sulte au dlagnostlc,- ass?lnlssement eaux uséos eUou eaux pluvlalee non
conforme
Article R151 -34 (ancien R1 23-11-b))
Dans les zones U, AU, Â ef IV/es documents graphlques du règlement font apparclûe, s'il y a lieu :
1o Les secfeurs où /es néc'essfrés du fonctlonnement des ærvices publics, de thygtèàe, de ta
protection cpnbt les nursances et de la pr*eruation dei rcssounces iàturcttes ou
fert$ence de risques naturels, f,e nsgues miniers ou da,nsgues technotogiques justifient qua
qgjelf soumises à das condffibns soécrbles les ænstruclions et instattations de 

-toute 
nature,

permanentes ou nan, les plantations, dépôfs, affouillements, forages ef exfiaussements des so/s;
(...)
Les documents écrit et graphique du règlement doivent tnaduire ces cohditions spéciales en
oonstructibilité conditionnées par la réalisation des travaux d'aseainissement des eaux usées dans
l'agg lomération assainissement concemée,

CeCe restriction à l'urbânlsaton seralt aloru tevéo dana aprÈs mlsa on service de I'organe
d'assainlssement défi citalrc.

1 - Le syatàme d'aesalnlssement collectif n'eet pae conforme paroe que non cohérent ou
insuffisant à terme avec le projêt d'ouverture à l'urbanisation (cac des collectlvltés
raccord6es à une statlon d'Épurctlon proche de la saturation).
Seules les zones AU dont les besoins estimés cumulés avec c€ux des zones U sont cornpatibles
avec la capacité d'assalnissement peuvent êhe ouvertes à l'urbanisation.
Dès lors qu'il est nécegsairê de procéder à des compléments d'équipements pour le traitement
des eaux uséee prÉalablement à lbuverture à l'urbanisation d'une zone AU, il importe que cette
condition solt explicltement mentionnée dans le rapport de présentation et le ProJet
d'Aménagement et de Développement Durables etbaduite dans le règlement au titre du R151-94.

! - Le système fassainissement collestif n'est pas conforme parce que sa capaclt6 à traiter
les efrluents ac'tuels æt dqà insuffisante (il s'aglt en priorlt6 des -communes ayant fait
fobjet d'uns d6cieion pr6bctorale de restristion de l'urbanleation).

.! sgra possible de délimiter des zones AU mais aucuhe d'entre elles. ne poura être ouverte à
llurbanisation avant la réalisation des équipements publics nécessaires. Le rapport de présentation
doit, dans oe cas, lndiquer les dates approximatlves de réallsation des équipements publics
attendus pour pouvoir soumettrc à conditions spéciales au titre du R151-34 l'ouverture à
l'urbanisation. Dans le cas contraire, il conviendra de claeser les zones AU inconstruciibles pour
dé'faut'd'équipement et de procéder à une modification ou une révision lorc de la réalisation des
travaux pour envisager une ouverture à l'urbanisation. Selon I'importance du dêveloppement prévu
dans les zones U, les mesures définies au point 3 ci'dessous devront être appliquées.



3 - Lê systèmc de colleçte est déficlent (exemple: eecteurs desseryis par un tÉeeau mais
non raccordés à la station d'épuration).
S'agi*sant d'un sesteur déjà urbanisé, la zone U sere délimitée uniquement sur les parties déià
Mtiee à I'exclusion de toute extension, La densificatlon y sera interdite. S'il existe des impacts
graves Êur le milieu naturel, les dispositions de I'article R-151-34 devront être mises en æuvre
pour des raisons d'hygiène sur l'ensemble des zones U. Ces dispoeitions permettent d'interdire les
extensions de constructions existantes ou sournettre les constructions à des dispositions spéciales
(non aggravation de la situation sanitaire), notamment en dents creuses.

4 - Un seoteur de la communo en aesalnlssement non collectlf pÉeenie des rlsques avérés
'pour I'hygiène.
En I'attente de réalisation des travaux de mlse en conformité (collectlf ou non collectif), les

dispositions de I'article R151-34 doivent aussi être utilisées pour interdire les construc'tions
nouvélles et soumettre les extensions à des conditione particulières (non aggravation de la
situation sanitalre).

5 - Un sscbur de la commune en zono où des mosunos doiwnt €tre prlses pour llmiter
l'lmperméablllsatlon des sole et pour asaurer la maltrlse du déblt et de l'écoulement des
eaux pluvlales et de rulssellembnt.
Les dispositions de I'article R151-34 doivent aussi être utilisées pour prcposer et hiérarchiser les
modalltés de gestion des eaux pluviales en fonction des contraintes de la zone considérée.

e,



COhITEhIU DES AhINEXES L151 43, R151-51 à R151.53

Les annexes au PLU sont obligatolres en application de I'article L151-4i1 . Le contenu des annexes
du fltu eet pÉcisé pour oo qui ooncemà fassalnlseement à ïarilcle RlOl-gA, B. solon les
modalités suivantes : < Les annexes comprennent à tite informatif également :

- 1" (...);
- 2'(...) ;

- 8o Les zones délimitées en application de I'article L. 222rL10 du code.général des cgllectivités
tgnitqdales et les schémas des réseaux d'eau ei O.àss
des déchets, existants ou en c{uru de réalisation, en précisant les emplacamentE retonus pour le
captage, le traltement et le stockage des eaux destinéeo à h côneommation, lee Biatione
d'épuration dee eaux uséee e{ le stockage et le traitement des déchets ,

En application de cet artide, les annexeg ôanitaires comportent:
r lE carte des réseaui de la commune (réseaux actuets, projetés, dévereoirs d'orage, postes

de relèvement, bassins dbnage) 
,

' 1o Les zones d'assainissernent colleqtif où elles sont tenues d'assurer la collecte dee eaux
usées domeetiques et lE sbckage, l'épuratlon et le rejet ou la réutillsation de I'ensemble
des eaux collectéee ;

' 2o Lee zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le
contrûle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange
et, à la demande des propriétalrgs, l'entretien et les tnavaux de réalisation et de
réhabilitation des installations d,assalniss€ment non colledif ;

I 3o Leg zones où dee meeures doivent être prises pour llmiter limperméabilisation des sols' et pour assurer la maibise du débit et de l'écoulement des eaux plwlales et de
ruissellement;

' 4o Les zones où il est néceesairo de prévoir des instatlations pour assurer la cotlecte, le
stockage évenhrelet, sn tant que de'besoin, le ûaitement dee oaux pluvialàs et de
rulssellement lorsque la pollutlon qu'elles apportent au mllieu aquatiàue fisque de nuire
gravement à I'efficaclté des dispositifs d,assainissemerit

Quand la communo @mprcnd plusleurs agglomératibns d'assainissement, oette carte doit les
délimiter.

' P_.our . draque agglomération d'assainissement: la carte de I'agglomération
drassalniesement, c'est à dire les zonEe de la commune raccordées à la sbtioii'épumtion
et la locallsaton de la station d'épuration et du rejet dans le milieu récepteur'avei le nom
du couæ iJ'eau.



PROCE DU RE D'APPROBAf, ION DU ZONAG E D'ASSAIN ISSEM ENT

Cette phase devra nécessairement débuter par la demande a Cas par Cas >.

En efiet, en application du décret n"2012-616 du 2 mai 2012 relatlf à l'évolution de certains plans

et documents ayant une incidence gur I'environnement, les zonegeg d'aseainissement des eaux
usées et deE eaux pluviales font I'objet d'une procédure de consultation au cas par cas auprès du
Préfet de département, aubrité environnementrale. Cette décision doit figurer dans le dossier
soumis à enquête publique. Les informations sont disponibles sur le site de la DREAL à :

http:/rkww.rhoneqlpee.developpement-durable.gouv.fr/olans-orogrammes-r1152.htnf .

Le dossier présenté à I'enquête publique a plusieurs objec'tifs :

r précis€r, sêlon le mode d'aegainissement, quelles sont les obligations d€s ueagers et
quelles sont les obligations de la collec'tivité

. délimiter:
P pour les eaux usées, les zones d'assalnlssement colLAif et non collectif,

ruissellement par deo techniques adaptées
. préciser l'incidence sur le prix de I'eau au regard des règles d'organisation des seruic€s et

des aides qui pounont être obtenues par la oollectivité.

Le doosier doit comprendre ;
- un rappel de son obiet
- le jusfificatif dee atbibutions de la collectivité
- une note de présentation générale de la délimitation de I'assainissement

un sousdossier concemant I'assainissement collectif,
- un sous{ossier concemant I'assainissement non collectif,
- un sousdossier relatif au ruissellement et au traitement des eaux plwiales..

2. Le déroulement de I'enquête publique

Lenquête publique est conduite par le maire ou le président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétenl en matière d'assainissemEnt (artR2224-8 du CGCT).

Ce dernier peut déléguêr au maire son pouvclir de miso à I'enquôte par délibératlon.
Suite à la réalisation de l'étude de zonage (qui peut êhe faite dans le cadre du schéma directeur
d'assainissement), un projet de zonage d'assainissement est adopté par délibération du Conseil
compétent après vérification de la cohérenca du zonage avec les doruments d'urbanisme de la
@mmune concemée.

ll ost conseillé de fiairc valider le zonage retenu par la police de I'eau (avis sur une problématique
de zonage particulière ou sur un disposltif de traitement envisagé par exemple).

Le projet de zonage d'assainissement doit être mis à I'enquête publique sous la forme, prévue par
les articles R 123-1 àR123-27 du code de I'environnement.

La mise à I'enquête publique peut être simultranée (enquête unique) avec celle du document
d'urbanisme.



Étapes de l'enquffe

Doesrer de mise à I'enqu6te

S carte du zonage d'assainissement des eaux
uséea et dee eaux pluvnles

S nothe explrcatrve

Saielne du ilrésrdent du Trlhrnal admmistratif en
we de la désignatnn d'un commtssâirc enquêteur

Anêté de mne à I'enquête

Enquête (1 mois)

Remse au maire deg conclusiong du commigsere
enquêbur I

(dans un délar de 1 moie apres la dôfure de
f'enquête)

Finalisation du zonage d'assalnrssement

Approbation par délibératlon

Conhôle de légalité

3- La rrodlflcatlon dg zonâge_

En cas de modification substantielle ou non du zonage d'assainissement, un nouveau dossier doit
être constitué et soumis à enquête publique.
La notice qui accompagne la nouvelle carte de zonage doit juetifler des modlffcations apportées
eu zonagê précédent.
Les implications éventuelles sur le documEnt d'urbanisme doivent être vérifiées afin de déterminer
s'il y a lieu de procéder simultanément â une évolution du document d'urbanlsme pour en tenir
compte (changement de zonage).





+Cerema

PLU| et énergie

Planification énergie-climat, PtUi j

quelles articulations ?

Les fiches < PLU|

et énergie > visent
à permettre aux

collectivités, à
lravers l'outil PLUi,

de développer le
solaire, l'éolien

et les réseaux de
chaleur sur leurs

territoires.

[a loi de tnnsition.énergétique, la loi poilant Nouvelle organisation du territoire de la répu-
blique (NoIRe), la loi de Modernisation de l'action publique tenitoriale et de l'action des
métropoles (MAPIAM) amènent à faire évoluer tes documents de ptanification énergie-climat
ef leurs articulations avec le Plan locald'urbanisme intercommunal (pr.ui).

Cette fiche dresse un état des lieux des principales évolutions, poilant sur:
o le'contenu du plan climat, qui devient le Plan Climat air énergie territoire (pCAEI);
o le SRADDEI, document intégrateur comprenant le SRCAE;
. les nouveaux outils nationaux de planification de.l'énelgie (stec, trr).

Un schéma présente les articulations entre le PtUi et les documents de planification les plus
impactants sur le plan de l'énergie et du climai. Un exemple vient enfin illustrer comment, au
sein de ce pôysage institutionnel, il est possible daassurer ùne mise en cohérence entre pLUi

et d'autres documents de planification.

Sommaire

1. Le Plan Local d'Urbanisme tntercommunal (pLUi)

une réponse à la bonne échelle .

2. Un paysage institutionnel ayant subi

des évolutions

3. Des évolutions concernant l'articulation du ptUi

avec d'autres documents de planification
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1 [e plan local d'urbanisme intercommunal (PtUi) :

une réponse à la bonne échelle

1.1 Du plan d'occupation des sols
(Pos) au plan local d'urbanisme
intercommunal (PtUi)

Le Plan local d'urbanisme (Ptu) a été institué par

la loi Solidarité et renouvellenient urbain (SRU) du

t3 décembre zooo. À la différence du Plan d'occu-

pation des sols (P05), le PLU constitue également un

projet global d'aménagement et d'urbanisme.

Promulguée en mars 2014,|a loi poui l'accès au

logement et un urbanisme rénové (ALUR) réaffirme

l'intercommunalité comme l'échelon pertinent

en matière de problématiques d'aménagement et

d'urbanisme.

[e transfert de la compétence PIU aux métro-
poles et. aux communautés uûaines est obliga'
toire. Pour les communautés d'agglomération

ou de communes non compétentes à ce iour en

matière de PLU, ce transfert de compétence :

r peut s'effectuer de façon volontaire avant le

26 décembre 2016, dans les règles habituelles

du code général des collectivités territoriales;

r ou s'effectuera automatiquement le 27 mars

2017 sauf si, entre le 26 décembre 2016 et le
26 mars 2017, au moins 25 o/o des communes

de la communauté représentant au moins 20ro/o

de la population s'y opposent (soit entre le

26 décembre 2016 et le 26 mars 2017).

5i la communauté n'est toujours pas compétente

au 27 mars 2017, ce transfert :

r sera automatique le premier jour de l'année

suivant l'élection du président de la communau-

té consécutive au renouvellement général des

conseils municipaux (sauf nouvelle opposition

dans les conditions susmentionnées) ;

r peut se faire volontairement à tout moment

(sauf opposition dans les conditions susmen-

tionnées).

Une fois ce transfert acté, le PLU| est réalisé sous

la responsabilité de I'EPCI en dollaboration avec

les communes membres. L'organe délibérant de

I'EPCI arrête les modalités de cette collaboration

après avoir réuni une conférence intercommu'

nale rassemblant, à l'initiative de son président,

l'ensemble des maires des communes membres.

1.2 les différents documents
constitutifs du PIUi

Le PLUI comporte différents documents, dont nous

précisons ici les principaux éléments constitutifs

et la manière dont ceux-ci peuvent prendre en

compte les problématiques énergie-climat :

r le rapport de présentation : à travers ses élé-

ments de diagnostic, le rapport de présenta'

tion permet la compréhension du contexte du

territoire. ll expose. et analyse les perspectives

d'évolution de l'état initial de l'environnement.

À ce titre, il peut préciser les effets escomptés

du PtUi sur l'énergie et le climat.

r le proiet d'aménagement et de développe'

ment durable (PADD) : il définit les orienta-

tions générales des politiques d'équipement,

d'aménagement, d'habitat, etc. Depuis la loide
transition énergétique, le PADD doit désormais

déterminer les olientations générales concer'

nant les réseaux d'énergie, c'est-à-dire les

réseaux de chaleur, d'électricité et de gaz ;

r l'orientation d'aménagement et de program'

mation (OAP) : elle expose la manière dont la

collectivité souhaite mettre en valeur, réhabili-

ter, restructurer ou aménager certains quartiers

ou secteurs (OAP dite'sectorielle). L'OAP peut

aussi traduire les orientations thématiques à

l'échelle de la communauté (OAP dite théma-

tique) : énergie, climat, bioclimatisme, etc. ;

r le règlement : il fixe, en cohérence avec

le PADD, les règles générales et les servi-

tudes d'utilisation des sols. Depuis le décret

n" 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la

partie réglementaire du code de l'urbanisme,

la structuration du règlement a évolué. Les 14

articles du PLUi disparaissent au profit d'une

organisation en trois sous'sections :

. destinations des constructions, usages des

sols et nature des activités ; .

. caractéristiques urbaine, architecturale, envi'

ronnementale et paysagère ;

. équipement et réseau,

tiche n"01 - Planification énergie-climat, PLUi :

r Quelles articulations ?
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2 un paysage institutionnel ayant subi des évolutions

Le PLU| s'insère dans un paysage institutionnel contraignant l'obligeant à intégrer les dispositions de
documents de portée supérieure. La loi NOTre, la loi de transition énergétique, et la loi MApTAM ont
conduit à faire évoluer le contenu des certains documents de planification et la nature des liens qu'ils
peuvent entretenir avec le PLUi. Cette partie résume les principales évolutions impactantes pour les
docurnents de planification, concernant directement ou indirectement le plui.

2.1 Un Plan Climat au contenu modifié

Suite à la loi de transition de transition énergé-
tique, les Plans climat énergie territoire (PCET) sont
devenus des Plans climat air énergie territorial
(PCAET). Leur contenu a été précisé par le décret
n'2016-849 du 28 juin 2016 et l'arrêté du 4 août
2016 relatif au plan climat air énergie territorial.

@ quel esl te contenu du P(AEI ?

Le PCAET est un outil de coordination de la poli-
tique de transition énergétique du territoire. tl com-
prend quatre parties :

r le diagnostic : il comprend :

. une estimation des émissions de gaz à effet
de serre et de potluants atmosphériques, ainsi
que de leur potentiel de réduction ;

. une estimation de la séquestration nette de

dioxyde de carbone, processus correspondant

à un stockage de dioxyde de carbone. Certains

compartiments de l'écosystème ont en effet
la particularité de retenir pl.us de carbone
qu'ils n'en restituent: c'est le cas notamment
des sols, via l'apport de biomasse exogène, la

biomasse racinaire, etc. ;
. une analyse de la consommation énergétique

finale du territoire et du potentiel de réduction

de celle-ci;
. une présentation des réseaux de transport et

de distribution d'électricité, de gaz et de cha-
leur ;

. un état de la production des énergies renou-
velables du territoire et de leur potentiel de
développement;

. une analyse de la vulnérabilité du territoire
aux effets du changement climatique.

Le diagnostic n'a pas nécessairement besoin d'être
précis et peut se contenter de situer des ordres de
grandeur.

r la stratégie territoriale : elle identifie les prio-

rités et les objectifs du territoire et ses'consé-
quences en matière socio-économiques (coOt

de l'action par rapport au coût de l'inaction).
La stratégie définit également des orientations
portant au moins sur :

. la réduction des émissions de gaz à effet de

Serre ;
. le stockage de carbone ;
. la maîtrise de la consommation d'énergie

finale ;
. la production, la consommation et la livraison

d'énergies renouvelables ;
. la réduction des émissions de polluants

atmosphériques ;
. l'évolution des réseaux énergétiques ;
. l'adaptation au changement cliniatique,

c'est-à-dire l'ensemble des mesures visant à

réduire la vulnérabilité du territoire face aux

effets du changement climatique (canicule,

érosion du trait de côte, etc.).

r le programme d'actions : il détermine les

actions déclinées par secteurs,d'activités. Outre

les économies d'énergies, la production d'éner-
gies renouvelables et la réduction des émissions

de gaz à effet de serre, le programmè d'actions

des PCAET doit désormais préciser les actions en

matière de:
. de développement des réseaux d'électricité,

de gaz et de chaleur ;
. de stockage et de distribution d'énergie ;
. de développement des territoires à énergie

positive ;
. d'adaptation au changement climatique.

r le dispositif de suivi et d'évaluation, préci-

sant les indicateurs de'suivi et évaluation, en

lien avec le SRCAE.

Fiche n"01 - Planification énergie-climat, PLUi :
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@ qui est concerné ?

Les PCAET sont désormais rendus obligatoires pour

les EPCIà fiscalité propre de plus de 20 000 habi'
tants. Par rapport à la loi Grenelle ll, les régions, les

départements ne sont donc plus tenus de réaliser

de plans climatl. En dessoûs de 20 000 habitants,

les PCAET sont volontaires : leur contenu peut être

similaire à celui des PCAET obligatoires, mais les

PLU| n'auront pas d'obligation de les prendre en

compte.

@ quels sont les délais de réalisation ?

Le PCAET est élaboré au plus tard le 31 décembre

2016 pour les communautés et métropoles (y com-

pris tyon) de plus de 50 000 habitants et au plus

tard le 31 décembre 2018 pour les communautés

de 20 000 à 50 000 habitants. Le PCAET est ensuile

révisé tous les six ans. L'échéance du 31 décembre

2016 reste théorique : à de rares exceptions, elle

ne sera pas respectée. Ce non-respect est sans inci-

dence juridique sur la valeur du PCAET adopté après

l'échéance.

2.2 D'autres évolutions Potentiellement
à considérer pout les P[Ui

D'autres évolutions concernent des documents

de planification qui, sans avoir un lien direct avec

les Pl-Ui, sont éventuellement à considéter, dans

un souci de cohérence entre l'échelle nationale,

régionale et locale. Nous ne ferons que les décrire

brièvement, le lecteur pourra se reporter à la partie

< aller plus loin > s'il souhaite en savoir plus.

La loi de transition énergétique crée de nouveaux

documents de planification :

De nouveoux outils de plonificotion à,|échelle

notionole

r la stmtégie nationale bas carbone (SNBC), qui

définit la marche à suivre en matière de réduction

des émissions de GES. La SNBC fixe notamment

les budgets carbone, c'est-à-dire les plafonds-

d'émissions à ne pas dépasser, pout les périodes

2015-2018, 2019'2023 e|20242028. 'La SNBC

décrit enfin les orientations et les disposi{ions

permettant de respecter le budget carbone;

. la programmation pluriannuelle de l'énergie
(PPE) : elle fixe les priorités de l'État pour la
gestion de l'ensemble des filières énergétiques.

La PPE définit notamment les objectifs de pro-

duction des énergies renouvelables et l'enve'

loppe des ressources financières mobilisées au

plan national pour atteindre ces objectifs;

r le plan national de réduction des polluants

atmosphériques (PRÊPA) : il détermine des

actions visant à atteindre les objectifs de réduc-

tion des polluants atmosphériques pour les

années 2020,2025 et 2030.

I un sBcnr ou contenu modifié,

I integre ou SRADDET

Suite à la loi de transition énergétique, le Schéma

régional climat air énergie (SncnE) se voit attribuer

deux nouveaux documents :

t le programme régional de l'efficacité éner'
gétique comportant :

. un plan de déploiement des plateformes

de la rénovation énergétique. Celles-ci

constituent pour les particuliers des centres

de conseils pour les accompagner dans leurs

projets de rénovation ;
. un volet sur le financement de la rénova'

tion énergétique des bâtiments.

r une nouvelle annexe : te schéma légional

biômasse. Co-élaboré par la région et le préfet

dans les 18 mois suivant la promulgation de la

loi, ce schéma fixe des objectifs de développe-

ment de l'énergie biomasse.

I te pou : évoluotion des émissions de GES et de

I pottuonts

Le Plan de déplacement urbain (PDU) constitue

l'outil de planification des déplacements. Définiaux

articles L1214-1àL1214-4 du code des transports,

le PDU précise les principes régissant le transport

des personnes et des marchandises, la circulation

et le stationnement. ll est obligatoire dans les

ressorts territoriaux des Autorités organisatrices

les régions, les départements restent dans l'obligation, suite à la loi Grenelle ll, de réaliser un bilan de leurs émissions de GES

sur leur patrimoine et leurs compétences.
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de la mobilité (AOM) incluses ou recoupant des

agglomérations de plus de 100 000 habitants men-
tionnées à l'article L.2212 du code de lfenvironne-
ment.

La loi de transition énergétique introduit des modi-
fications concernant le PDU. Désormais, les pDU, en

cours d'élaboration ou de révision, doivent évaluer
les émissions de GES et de polluants générées
par les déplacements à l'intérieur du péilmètre
de transpoil urbain de I'AOM. La même obliga-
tion's'applique aux PLU intercommunaux tenant
lieu de PDU (PtUiD). cette disposition améliore
l'évaluation < climat-air-énergie > des pDU, qui
jusqu'à présent concernait uniquement les émis-
sions de dioxyde de carbonè, laissant donc de côté
les autres GES (notamment les gaz fluorés utilisés
dans les circuits de refroidissement des voitures).

Des modificotions dons l'éloborotion

et lbrdonnoncement juridique des PPA

l-a loi de transition énergétique introduit de nou-

velles dispositions concernant les rapports de com-
patibilité du PPA avec d'autres documents de pla-

nification. Ainsi, le PCAET doit être compatible avec
les objectifs du PPA, dès lors que le PPA couvre une
partie du périmètre du PCAET (article 188 de la loi

de transition énergétique). La même obligation de
compatibilité avec les objectifs du PPA s'impose au

PDU et au PLUi2 valant PDU ayant des périmètres
géographiques au moins en partie couverts par un

PPA (article 66 de la loide transition énergétique).

L'article 66 de la loi modifie également les modalités

de consultation des instances précédant l'adoption
d'un PPA. Le projet de plan doit désormais recueil-

lir également l'avis des autorités organisatrices des

transports, avant d'être soumis à enquête publique.

Que devient-le SRCAE avec le SRADDET ?

L'article i0 de la loi NOTRe (nouvelle organisation territoriale de la république) crée un nou-
veau schéma de planification : le SRADDET (schéma régional d'aménagement de développement
durable et d'égalité des territoires), dont le cadre est précisé par le décret n"2016-1071 du 3 août
2016. Ce schéma constitue un document intégrateur portant sur l'aménagement, la mobilité,
l'énergie et la lutte contre le changement climatique. Lé SRADDET s'applique à l'ensemble du
territoire national, hors Île-de-France, Corse et des Outre-Mer.

Le SRADDET se substitue à divers documents sectoriels de planification dont te SRCAE. t-e SRAD-

DET devra en reprendre les éléments essentiels et notamment des objectifs en termes d'atté-
nuation et d'adaptation au changement climatique, de lutte contre la pollution atmosphérique,
de maîtrise des énergies et de développement des énergies renouvelables et de récupération.
Cette absorption du SRCAE au sein du SRADDET ne concerne toutefois pas le programme régio-
nal de l'efficacité énergétique et le schéma régional biomasse, comme l'indique l'ordonnance
n" 2016-1028 du 27 juillet 2016.

Au final, trois cas sont donc à distinguer :

' en métropole, hors Île-de-France et Corse, dès lors que le SRADDET est adopté, il n'y a plus
de SRCAE ;

' en Île-de-rËnce et en Corse, le SRCAE demeure inchangé, si ce n'est l'adjonction du pro-
gramme régional de l'efficacité énergétique et du schéma régional biomasse ;

' en Outre-Mer, le SAR (schéma d'aménagement régional) vaut désormais explicitement
SRCAE.

Dans le cas du .Pl-Ui valant PDU, le texte de loi précise bien que la compatibilité porte sur < les àispositions relotives oux
tronspotts et oux déplocements des orientotions dbménogement et de progrommotion et du ptogromme dbrientotions et
dhctions > du P[Ui valant PDU.

Fiche n" 01 - Planifiration énergie-climat, PLUi :

quelles articulations ?

2

(erema - P[Ui et énergie - janvier 201 7 sl12



3 Des évolutions concernant I'articulation du PtUi
avec d'autres documents de planification

3.1 Compatibilité et ptise en compte :

deux rapports normatifs régissant
les relations entre documents
de planification

L'élaboration d'un PLUi nécessite une compréhension

des rapports que ce document peut entretenir avec

d'autres. Sur le plan juridique, il existe deux types

de rapports normatifs, exprimant le lien entre une

norme supérieure et une norme inférieure :

r la compatibilité : il n'existe pas de définition

codifiée de la notion de compatibilité. La juris-

prudence a permis de préciser progressivement

les contours de cette notion. Dans le cadre d'un

rapport de compatibilité, un document doit

retranscrire la norme supérieure mais peut en

adapter les modalités à condition que cela ne

remette pas en cause les options fondamen-

tales de la norme supérieure i

r la prise en compte est une forme voisine de

la relation de compatibilité. Les mesures prises

par un document de norme inférieure peuvent

s'écarter des orientations fondamentales de la

norme supérieure pour des motifs déterminés

par la nature de l'opération et justifiés dans le

document.

3.2 Une nouvelle articulation entre
les documents de planification

La loi de transition énergétique introduit des chan-

gements dans l'articulation entre les différents

documents de planification :

r les PCAET prennent désormais en compte les

SCoT ;

r le PDU est compatible avec les objectifs du PPA

pour chaque polluant, lorsque tout ou partie du

périmètre du transport urbain est couvert par un

PPA;

r les objèctifs et les actions du PREPA sont pris en

compte dans les SRCAE et les PPA;

r la PPE est compatible avec la SNBC i

r les dispositions transport et déplacements des

OAP du PLU valant PDU sont compatibles avec

le SRCAE et avec le PPA, lorsque celui-ci couvte

tout ou en partie le périmètre de l'EPCl.

Par ailleurs, suite à l'ordonnance n" 2016-1028 du

27 juillet 2016, les objectifs et les règles générales

du SRADDET doivent prendre en compte la SNBC.

Toutes ces évolutions dessinent une nouvelle aili-
culation entre documents de planification, illus'
trée à travers le schéma ci'contre. Ce schéma pré-

sente le cas général avec le PLU| distinct du PLH et

du PDU. Les autres cas de figures (PLU| valant PLH,

PLU| valant PDU, PLU| valant PLH et PLU|) sont dispo-

nibles en annexe de cette fiche.

Fiche n" 01 - Planilication énergie-climat, PLUi :

quelles articulations ?

Quels liens entre la SNBC et les autres documents de planification ?

L'article 173 de la loi de transition énergétique, modifiant l'article L.222-1-8 du code de l'envi-

ronnement, précise que < l'Étot, les collectivités, territorioles et leurs étoblissements publics res-

pectifs prennent en compte lo strotégie bos-corbone dons leurs documents de plonificotion et de

progrommotion foyont] des incidences significotives sur les émissions de goz Ô effet de serre. >

Dès lors que cette prise en compte se fait au niveau d'un document régional type SRADDET ou

SRCAE, il n'y a pas nécessité de réaliser cette prise en compte dans les autres documents de pla-

nification infra-régionaux. Dans le cas où le SRCAE ne ptend pas en compte la SNBC,'le PCAET doit

décrire la manière dont il s'articule avec la SNBC (décret n' 2016-849 relatif au PCAET).

(erema - P[Ui et énelgie - jônvier 2017 6112
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Exemple de démarche cohérente entre PlUiet plan climat

tI

ffiU@@

FACT:UR 4

2. PRoJET o'au ÊHlctu gxl
et oe oÉvrtopPEMENT DURABLES

Arà d( prei.t - 19 rit20l3

Les documents de planification répondent à

des enjeux et à des thématiques sectorielles

(le transport, l'habitat, l'urbanisme, l'énergie,

etc.) que l'on peut avoir tendance à séparer.

Tout l'enjeu est de construire à partir de cette

multiplicité une politique qui soit cohérente,

c'est-à-dire aboutissant à une absence de

contradictions, voire à une continuité entre

ces différents documents.

Dans cette optique, on peut citer le cas du

PtUi de Brest Métropole Océane. Tenant

lieu à la fois de PLH et de PDU, ce PLU| a la

particularité d'avoir été élaboré selon un

calendrier similaire à celui du plan climat. La

convergence de ces quatre documènts de pla-

nification conduit à un PtUi dit ( facteut 4 ll,

faisant référence par ce terme à l'objectif

< facteur 4 > de division par 4 des émissions

de GES à horizon 2050.

Adopté en2012,le plan climat comporte un programme de 23 actions (hors sensibilisation),

dont 16 sont reprises et confortées dans le PtUi. Ainsi, par rapport à l'action du plan climat

de développer les réseaux de chaleur, le PLU| prévoit dans son PADD de densifier à proximité

des réseaux de chaleur, ce qui constitue un élément favorable à la rentabilité économique des

réseaux de chaleur.

D'autres éléments du plan climat sont tepris dans le PLUi :

. le profil énergie-climat, diagnostic des consommations d'énergie, des émissions de GES et

. de la production d'énergies renouvelables au niveau du territoire. ;
. les hypothèses des scénarios prospectifs intégrés dans l'évaluation environnementale.

ti(he n"01 - Planilication énergie-climat, PtUi:
quelles articulations ?
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Stratégie Eau-air"-sol

'.1,

La stratégie régionale Eau-air-sol de l'État projetée
à 2040 vise à préserver Auvergne-Rhône-Alpes en
ia nt q ue territoire viva nt, attractif et accueilla nt :

vivant par la biodiversité qui s'y épanouit, attractif
par- les activités et les hommes qui s'y implantent,

accueillant p ar la qualité et la disponibilité des
ressources et des nnilieux qu'il offr-e.

En 20 4A, ce territoire et ses ressources sont
préservés et gérés avec sobriété, les activités et

les implantations humaines se sont transformées
pour respecter les milieux et ne pas leur porter

attçinte de manière irréversible. Elles sont en
outre résilientes au changement climatique.
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Le maintien du développement et de.l'attractivité de la région Auvergne-
Rhône-Alpes est dépendant de la disponibilité et de la qualité de l,eau, de
l'air et du sol. Plus encore, la préservation de ces ressources peut être un
levier de performance et de croissance pour les entreprises. cependant, les
tendances actuellement à l'ceuvre à léchelle régionale et globale dans un
contexte de changement climatique, fragilisent ces trois supports de la vie et
des activités, et remettent en cause le développement harmonieux et équili-
bré à long terme de cette région

,r uartificialisation des sols menace les terres agricoles et les milieux natu-
rels, alors même que des friches industrielles pourraient être davantage
valorisées et que des logements ou équipements économiques vacants
pourraient être plus souvent utilisés. À l'écnelle de la région Auvergne-
Rhône-Alpes, la consommation foncière s'est élevée à environ 35 km2 par
an entre 2009 et 2017 - une superficie comprise entre celle du Lac du
Bourget et celle du Lac dAnnecy;
ç, De même, la question de la disponibilité de la ressource en eau se
pose avec acuité, notarnment du fait du changement climaiique et d,une
demande toujours accrue. Les épisodes de sécheresse sont de plus en
plus fréquents, et la qualité chimique et biologique de lênsemble des
masses dêau, en dépit de son amélioration tendancielle, n,est pas assurée
partout ;

r:' Les épisodes de pollution de l'air sont de plus en plus fréquents, en par-
ticulier dans les grandes agglomérations, les vallées alpines et la vallée du
Rhône. Les seuils limites d'exposition de la population aux polluants sont
régulièrement dépassés, alors que la pollution de l'air est à l,origine de
48000 décès prématurés par an en France'l. Tout commeia pollution des
sols ou de I'eau, la qualité de liair relève d'enjeux de santé publique.

ll y a donc urgence à rassembler les initiatives et à renouveler les ambitions
sur ces trois domaines, afin de répondre aux attentes de plus en plus fortes
de nos concitoyens. Dans cette perspective, cette stratégie fixe un cap pour
oriente; dans la durée, l'action de l'État et de ses opérateurs, dans leurs pos-
tures d'accompagnateurs, de facilitateurs et aussi de contrôleurs, à léchelle
régionale comme départementale. Cette stratégie est déclinable et adap-
table par les services de l'État dans les départements, en fonction des ter-
ritoires, de leurs spécificités et de leurs enjeux. Elle a vocation à compléter
et appuyer les actions déjà mises en oeuvre par les services de l,État dans les
départements, ainsi que les initiatives futures.

Bien qu'elle soit d'abord une stratégie d'État, elle ne sera véritablement
efficace que si elle est partagée : l'État compte donc aussi sur ses parte-
naires pour que les changements.de pratiques et des consciences se tra-
duisent concrètement sur les territoires, dans le respect des compétences
de chacun. Or les territoires dAuvergne-Rhône-Alpes démontrent déjà leurs
engagements, à travers de multiples initiatives, et à travers leur participation
à différents programmes. À l'instar des territoires, les acteurs économiques
eux-mêmes s'engagent ; par exemple, des projets de préservation de la qua-
lité de l'eau sont entrepris. des actions de végétalisation ou de désimperméa-
bilisation du sol sont mises en æuvre. La force de recherche et de formation
sur le territoire régional en matière d'eau, d'air et de sol est importante et
nous invite à encourager les équipes à aller plus loin pour développer nos
connaissances et leur diffusion.
Cette stratégie traduit la néiessité de traiter conjointement les enjeux
concernant l'eau. l'air et le sol.

r. Santé PubLique France,2016



La stratégie régionale Eau-air-sol a pour objectif de soutenir les bonnes ini-

tiatives afin de maintenir les conditions du développement économique et

humain de la région Auvergne-Rhône-Alpes tout en préservant ses milieux

naturels. Elle invite à considérer. le coÛt global de tout projet d'aménage-

ment à long terme, au-delà de ses effets à court terme, en particulier en

tenant compte iles externalités négatives induites. Elle ne vise pas à freiner

le développement, mais à le réorienter en assurant à la fois l'équilibre entre

tes activités, la préservation de I'environnement et la conciliation des diffé-

rents usages de I'eau, de l'air et du sol. Elle plaide pour un développement
qui ne soit pas systématiquement synonyme de pression accrue et invite à

appllquer pleinement la séquence éviter-réduire-compenser en donnant la

priorité à l'évitement.

Pour mettre en æuvre concrètement cette ambition, la stratégie fixe un cer-

rain nombre d,objectifs de résultat chiffrés à court terme (2027) avec des

perspectives de long terme (2040)

Ces objectifs découlent d'orientations législatives nationales et européennes

mais peuvent aussi être plus ambitieux, faisant par là-même de la région

Auvergne-Rhône-Alpes u n territoire d'expéri mentation.

ces objectifs doi'uent être lus à une échelle régionale et être compris comme

des indicateurs de la mise en ceuvre de la stratégie. lls peuvent être adaptés

à l,échelle locale pour tenir compte de l'évolution de la situation propre à

chaque territoire.



Stratégie Eau-air-sol

Objectifs de la stratégie

Sol

+ Afteindre t'objectif de zéro artificiaiisation nette à léchelle de la
région à I'horizon 2o4o et réduire à léchelle régionale la consommation fon-
cière réelle d'au moins 5o % en 2027 par rapport à la moyenne de conso-m-
mation foncière réelle annuelle entre 20:13 et 2017 à l,échelle de la région
(32,5 km2lan).'

Air

+ Respecter les recommandations de I,OMS de la qua'lité de l?ir pour
éviter les effets nuisibles surla santé humaine de la pollution atmosphérique
à I'horizon 2O4O et réduire de 5O 7o le nombre de jours de dépassement des
seuils réglementaires en vigùeur en 2019 dtici 2027

Eau

+ Atteindre l'objectif de bon état de 100 % des masses d?au en 2040
et pour cela :

o Atteindre le bon état pour au moins 60 Zo.des masses d,eau au sein de
chacun des bassins à I'horizon 2027 ;

r Revenir à l'équilibre pour les bassins en déficit à l,horizon 2027, en tra-
vaillant à la fois sur les économies dfeau, les projets de transferts d?au et 

._
la création de retenues;
o Réduire les prélèvements de 10 % d,ici ZO2S et 25 o/o en 2035, conformé-
ment aux conclusions des Assises de l'eau.

Eau-air-sol

Lêau, l'air et le sol interagissent entre eux par les milieux naturels. La préser-
vation des milieux est donc un facteur de résilience et d,attractivite'des to-
ritoires. Dans cette perspective, un objectif tranwersal de préservation des
milieux est intégré à la Stratégie.

+ Préserver les milieux en atteignant 5 % du territoire régional sous
protection forte en 2040 comme contribution de la région à l,objectif natio-
nal de 10 % (objectif incluant les espaces maritimes et la stratégie de création
des airès marines protégées). Ces espaces devront être des espaces naturels
présentant. des enjeux patrimoniaux forts, garantissant les fonctionnalités
écologiques des espaces naturels et préservant les trames de biodiversité,
avec un effort particulier sur les haies et milieux bocagers-

I
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II. Axes transversamx
de la stratégie : les 5 C

Pour soute,nir sa stratégie, l'État rnet en pl3ce une gouvernance régionale de
I'eau, de l'ai.r,et du sol pour appuyer la mise en oeuvre des 5 C, les cipq axes

transversaux de la stratégie.

4
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L̂on na tssa nce

Des observatoires et des données existent à différentes échelles. pour que la
stratégie soit mise en æuvre, suivie et explicite, l'État et ses partenaires dans
la région promeuvent des outils de connaissance partagés, avec des indica-
teurs quantitatifs et qualitatifs, à l'échelle régionale.

Le développement de la connaissance et sa diffusion passent aussi par des
activités de recherche ambitieuses sur ces trois domaines liés. Un lien avec le
monde scientifique, de la recherche et de la formation est établi. Une veille
prospective sur les nouvelles problématiques se développe.

Conseil

La stratégie a pour objectif d'ofFrir un cadre aux services de l,État dans
leur rôle de conseil et d'accompagnement des collectivités et des porteurs
de projets dans la définition de leur politique d'aménagement et dans la
conduite de leurs actions et projets.

^âÇommunication
Pour être identifiée, connue et comprise, la stratégie comprend ta réalisation
d'un plan de communication qui gar,antit:

o Son appropriation par l'ensemble des agents de l'État à tous les niveaux
par des méthodes innovantes : chacun étant vecteur de sa diffusion et de
changements pratiques ;

r Sa diffusion à destination des élus et des collectivités, des acteurs de
l'aménagement, des entreprises, du grand public, par des moyens adaptés
à chaque public.

Convergence
Le discours et l'action de l'État et de ses opérateurs en région (agences de
l'eau, ADEME, instituts, centres de recherche) mettront en æuvre la straté-
gie régionale, qu'il s?gisse d'aménagement et de planification territoriale, de
décisions de subventions ou d'attribution des aides, ou encore de gestion de
crise, dêxpertise ou de développement de connaissances. ll s'agit d'orienter
l'action et lês interventiôns de l'Etat de qanière coordonnée et convergente.
À travers cette cortvergence, l'État'multiplie son eff;et de levier: et donc son
efficacité.

fÉtat est par ailleurs facilitateur du dialogue au niveau local entre territoires
et/ou acteurs sur ces domaines, et cela en appui et ên complément de I'ac-
tion menée par le Conseil régional à travers le SRADDET.

Contrôle

En corhplémentarjté de ses autres moyens d'action, l'État contrôle le respect
des exigences réglementaires par les usagers et les collectivités, notamment
au travers ses missions de police et de contrôle de légalité.



Certaines actions sont emblématiques de la stratégie Eau-air-sol dans la

mesure où elles ont des effets à la fois sur l'eau, l'air et le sol. Elles sont listées

ci-dessous. D'autres sont des actions plus spécifiques à chaque domaine.

Les principaux axes de travail thématiques sont énoncés ci-après.

.r , : ' 1 conditionnent la mobilisation de la res-

source en eau, déterminent l'affectation et l'usage des sols et ont un effet

sur la qualité de l'air. UÉtat porte sa stratégie tout au long de la démarche

d'élaboration d'un document de planification, du porté à connaissance

jusqu'à I'avis sur le projet arrêté, et s'oppose aux documents qui ne garan-

tissent pas une prise en compte suffisante de ces enjeux sur l'eau, l'air et le

sol. L'État incite à une planification réconciliée avec I'environnement natu-

rel. ll veille dans ce cadre à ce que les documents d'urbanisme intègrent

la préservation et la restructuration des corridors écologiques, évitent les

secteurs présentant les richesses ou les fonctionnalités environnemen-

tales les plus fortes, et identifient. le cas échéant, à une échelle territo-

riale adaptée, des sites réservés à la compensation écologique lorsque les

documents d'urbanisme prévoient d'ouvrir de nouveaux secteurs à l'urba-

nisation. Cette identification du secteur de compensation se base sur une

analyse des milieux et fonctionnalités écologiques des secteurs proposés à

l'urbanisation. Les fonctionnalités essentielles au maintien de la biodiver-

sité des espaces agricoles et des secteurs présentant des richesses ou fonc-

tionnalités environnementales relativement plus faibles sont également

prises en considération.

,- '.' .'-

tion de l'eau, SCoT et PLUi pour l'aménagement et la planification, PCAET

pour I'air. l'énergie et le climat) est promu et accompagné par l'État sur des

périmètres pertinents en fonction de l'approche adoptée ; dans tous les

cas, ils doivent aborder l'eau, l'air et le sol et montrer dans.quelle mesure le

projet est résilient dans le cadre du changement climatique. Dans le même

esprit, toute démarche de territoire devra prendre en compte conjointe-
ment ces Jrois enjeux, même si ce n'est pas leur objet premier. Ainsi par

exemple, les Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) devront nécessaire-

ment s'intéresser à la protection du foncier agricole, à la sécurisation de

l'accès à l'eau et à la maîtrise des pollutions de l'air. La prise en compte de

ces enjeux devra aussi être encouragée dans les démarches entrePrises

conjointement avec les collectivités, telles que TEPOS et TEPCV.

adaptée est une action phare et transversale de la stratégie (infiltration des

eaux et rechargement des nappes, captation du carbone et barrières aux

espèces invasives et allergisantes, lutte contre les îlots de chaleur en ville).

pour la protection des milieux, la régénération des sols pollués' la recons-

truction de la ville sur la ville, la protection de certains captages... l'État et

ses opérateurs rnettent tout en æuvre pour faciliter les opérations permet-

tant le respect des exigences environnementales et sanitaires induites par

le projet.

rÉtat - -',-:^ ' ::-j'. :':r'
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.'.. ' , -' - soit l,ensemble des pratiques
visant à préserver et mieux exploiter les ressources naturelles, notamment
en faisant des déchets des uns les ressources des autres - est favorisé dans
l'accompagnement de tous les projets et le développement de doctrines
(épandage des boues, réutilisation des eaux grises, recyclage des matériaux
du BTP etc.).

j : ' . . de l'État et ne relève pas seulement d,une gestion de
crise (sécheresse et épisodes de pollution). Les instances de gestion sont
désaisonnalisées.

Dans tout projet ou exercice de planification intégrant une frontière
départementale, l'États'engageàmettreenceuvre ---:- - - -:.-." -

' : , - -, par la nomination, le cas échéant d'un préfet coordonnateur
ou en mettant en ceuvre une doctrine régionale.

lÉtat favorise tout mécanisme de ,: -. .' .- - .. -:- .:- ':
'.. :, notamment à travers la gestion de I'air et du sol.

Par ses interventions financières dans le cadre de programmes propres ou
par:tagés, l'État et ses opérateurs veilleront à la qualité des projets soutenus
au regard de leurs impacts sur l'eau, l'air et le sol, une grille d,évaluation com-
mune sera progressivement mise en æuvre pour cônforter le principe de
conditionnalité de l'aide publique de l'État au regard des enjeux affectant
l'aiç l'eau et le sol.

Ces actions et celles qui suivent font appel aux différentes postures de
l'État : connaître, accompagner et conseiller, réguler et contrôler, être
exemplaire.



Sans chercher à couvrir l'ensemble des thèmes de l'eau, les orientations qui

suivent complètent et déclinent les SDAGE.

Le changement climatique impacte déjà et va impacter toujours plus le

cycle de l'eau dans la région. Les milieux naturels auront moins de capacité à

absorber les pollutions. la disponibilité en eau sera remise en cause avec des

étiages plus sévères et peut-être moins de précipitations sur l'année. Dans ce

contexte, il est essentiel que l'État favorise lémergence, à l'échelle des terri-
toires, d'un partage équilibré de la ressource entre les usages (alimentaires,

énergétiques, agricoles, sanitaires, industriels, récréatifs garantissant le bon
fonctionnement des écosystèmes) et accompagne la mutation des activités
et des territoires pour les rendre résilients aux changements en cours.

Toute ouverture à l'urbanisation devra être conditionnée à la disponibilité de

la ressource, aux capacités d'assainissement, à la limitation stricte du risque

d'inondation, à la préservation des zones humides et de leurs fonctionna-
lités, à la prise en compte des espaces de bon fonctionnement des cours

d'eau, etc.

ll fait de même dans tout projet de territoire. En particulier, afin d'at-
teindre l'objectif d'un partage équilibré de la ressource, l'État encourage les

démarches territoriales, notamment les SAGE et les PTGE, dans les situa-

tions qui le justifient. Dans ce cadre et plus généralement dans tout projet

de territoire, toutes les économies d'eau sont recherchées. Les acteurs sont

accompagnés vers les usages et pratiques valorisant au mieux la ressource



Stratégie Eau-air-sol
t

disponible, tout qn étant souàables dans le contexte de changement cli-
matique. Toutes les démarches permettant de.sécuriser l'accès à la ressource
en eau, gue ce soit par cÉation de capacité de stockage ou par.projets de
transferts d'eau sont encouragées; dès lors qu'elles sont pertinentes sociale-
ment et économiquement tout en garantissant le bon fonctionnement des
écosystèmes sur le long terme. ll s'assure que l'ensemble des activités écono-
miques participe à l'effort collectif de sobriété.

L'Etat veille à passer d'une lo_giqge de gestion de crise
à une logique de gestion de la ressource tout au long
de l'année

Dans ce cadre, il veille à léquité de traitement entre les différents usages:

L'État favorise une gestion de l'ea'u à l'échelle
fonctionnelle des bassins versants

Comme garant de léquité entre territoires, il veille à ce que la solidârité
amont/ayal s'exerce. Le cas échéant, des coordinations inter-bassins sont
mises en place. Ces enjeux s'expriment notamment à légard de la gestion
quantitative de lêau et du risque inondation.

L'État accentue. sa lutte
ponctuelles et diffuses

contre les pollutions

ll conientre son eftort sur les .aptages prioritaires en déployant le,s plans
d'actions (et en prenant des arrêtés de prescriptions, le cas échéant). ll
conforte le rôle des MISEN (missions inter-services de lêau et de la nature)
pour coordonner les actions des services de l'État et de ses opérateurs. ll
accélère la mise en æuvre de la directive hitrate et met tout en æuvre peur
atteindreles objectifs du plan ECOPHYTO 2+: animation de la profession
agricole, cartographie commune des cours dêau, ZNT (zone de.non traite-
ment), policê de l'eau.

Dans.le domaine de l'air

L'Etat sensibilise et informe les citoyens, les élus et
les acteurs économiques

ll met en place un programme de communication adapté selon les publics
pour sensibiliser aux problématiques de pollution de l'air (intérieur et exté-
rieur) et d'allergènes. ll mei en avant la diminution déjà observée dans la
concentration de certains polluants tout en soulignant lévolution constante
des connaissances et la nécessaire adaptation des conditions de mesures et
d'évaluation de la qualité de l'air.

Au-delà des seuils réglementaires européens et
nationaux, l'État vise, à long terme, le respect des
recommandations OMS

ll accompagne les collectivités dont le territoire n'est pas soumis à un plan de
protection de l'atmosphère (PPA) pour mettre en place des actions concrètes
en faveur de la qualité dg l'airdans le cadre des plans climat airénergieterrito-
riaux (PCAET) et dans les différents documents de planification (SCoT, PLUi) :

les mesures concrètes sur la mobilité, l'habitat, les pratiques agricoles qui ont
un effet direct sur les émissions sont préconisées. Dans le cadre des PPA et
des feuilles de route, il associe les parties prenantes et met en place une geu:
vernance partagée pour améliorer l'ambition et le suivi des actions retenues.
ll met en æuvre un plan spécifique (< ozone > visant à rhieux comprendre les

mécanismes de forrnation de ce polluant pour mieux ie combattre.

'taiJ



Un guide relatif à l'urbanisme favorable à la santé est disponible pour appuyer

les maîtreS d'ouvrages en planification comme en réalisation. Les points noirs

environnementaux (air-bruit), tracés désormais dans les porter-à-connais-

sance font l'objet d'une démarche spécifique pour les futures implantations,

mais également pour les établissements existants exposés aux nuisances.

Le sol est un bien commun stratégique pour l'avenir du territoire. ll néces-

site une action transversale au regard des différentes politiques publiques

sectorielles et appelle des actions de l'État à plusieurs niveaux et postures :

connaissance, conseil et accompagnement, gouvernance, régulation et
contrôle, communication et exemplarité de l'État. Ressource rare, vivante,

interférant avec l'air et l'eau et convoitée pour de multiples usages, le sol,

support de l'aménagement du territoire, est aujourd'hui perçu comme une

surface de production.

La consommation d'espace engendre néanmoins une perte de biodiversité,

de productivité agricole, de capacité de résilience face au risque inondation,

et aux manifestations parfois brutales du changement climatique,etc...

Le plan d'actions sur le sol vise à inscrire le territoire régional dans la tra-

jectoire du zéro artificialisation nette en prenant en compte la dimension

des services rendus par les milieux, tout en restant attractif pour les popu-

lations et les activités économiques. llobjectif de zéro artificialisation nette

requiert de combiner réduction de l'artificialisation et renaturation des

terres a rtificialisées2.

f État affirme [a séquence < éviter, réduire, compenser > à chaque étape de

l'élaboration d'un programme, plan ou projet, et plus particulièrement en ce

qui concerne l'instructiOn des procédures environnementales ou agricoles.

Les objectifs de zéro artificialisation nette. d'absence de perte nette de bio-

diversité et de maintien des capacités de production agricole, conduisent à

privilégier systématiquement l'évitement. fÉtat porte la plus grande atten-

tion à ce que la justification des projets consommateurs de foncier s'accom-

pagne d'une analyse de solution alternative et d'une démonstration de l'im-
possibilité de mobiliser du foncier déjà artificialisé. La compensation, même

soigneusement mise en ceuvre, doit rester exceptionnelle et considérée

comme un échec dans l'application de la séquence. Dans cet esprit, il s'agit

d'axer la communication de l'État sur la réussite de l'évitement.

La baisse de la consommation du foncier < de première main > nécessite le

réemploi du foncier déjà artificialisé (lutte contre la vacance, réemploi des

friches, densification, renouvellement urbain...). La mobilisation des espaces

déjà urbanisés nécessite une mobilisation des différentes ingénieries pré-

sentes (État, établissements publics fonciers. agences d'urbanisme, établisse-

ments de recherche, Collectivités). f État développe une doctrine sur la pla-

e Estconsidéréaujourd'hui comme artificiatisé tout espace qui n'est ni naturel, ni

agricote, ni forestier (Fronce Strotégie' Objectifzéro artificiolisation nette: quels leviers pour

protéger |es sols, 2019). Cette définition
nationaux en cours sur ce sujet.

sera amenee à évotuer en fonction des travaux
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nification pour affirmer un dire de l'État claiç cohérent et harmonisé entre
les politiques publiques sectorielles et sur l'ensemble du territoire régional
aux différentes étapes d'élaboration et de mise en ceuvre des documents
d'urbanisme (y compris le contrôle de légalité et le contentieux). ll mobilise
et anime les opérateurs fonciers pour faciliter les opérations dè reconstruc-
tion de la ville sur la ville et favoriser les conditions de réutilisation des fon-
ciers dégradés.

L'État favorise cies
l'innovation

projets de gualité. résilients et

fatteinte de l'objecùf de zéro artificialisation nette ne sera possible quên
questionnant le modèle de développement actu'el. UÉtat accompagne
lérnergence de projets sobres en consommation d,espace, intégrant la qua-
lité des sols et résiliênts face au changement climatique, réversibles dans leur
conception, favorise les opérations de désimperméabilisation,et de nature
en ville. La séquence éviter-réduire-compenser est déclinée à tous les niveaux
des projets d'aménagement. La déconstruction et le recyclage des matériaux
sont développés. Des démarches d'analyse et de chantiers expérimentaux
sont lancées sur les questions de la réversibilité des aménagements, selon les
principes d'urbanisme circulaire, du recyclage du sol, des nouvelles formes
urbaines compactes désirables et adaptées à chaque territoire et de renatu-
ration des espaces artificialisés. UÉtat apporte un appui financier ou en ingé-
nierie, est force d'impulsion et de promotion des outils et modes d,actions.

L'État préserve, orotège et valorise la fonctionnalité
des espâces nàturels, agricoles et forestiers

ll shgit avant tout de changer le iegaid sur les espaces naturels, agricoles et
forestiers, de les valoriser pour les services rendus et d'agir en faveur de leur
préservation en surface et en qualité. De nombreux outils de protection et
de préservation existent : ils peuvent toutefois être mieux mobilisés et coor-
donnés. L'État promeut et accompagne les coilectivités dans la création de
nouveaux PAEN (périmètre de protection et de mise en valeur des esp,aces
agricoles et naturels périurbains), ZAP (zone agricole protégée) et pAT (projet
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alimentaire territorial). ll se dote d'une approche commune pour gérer les

conflits d'usages, en particulier relatifs au développement des énergies

renouvelables. ll intègre, le cas échéant, un critère de pression anthropique
dans la sélection où la priorisation des actions de préservation conduites en
propre (site classé, réserve naturelle, espace boisé classé, arrêté'préfectoral
de protection de biotope, réserve biologique, cceur de parc, forêt de protec-
tion,...). ll prend mieux en compte la valeur agronomique et les équipements
pour clbler et compenser la cohsommation de terres àgricoles.

i\a . Snnivi de Xa mr*se en
ærrvre de fra s€ra€dgie

Mesurer régulièrement l'atteinte des objectifs fixés est essentiel à la réussite

de la stratégie. Chaque préfet et membre du Comité de l'administration
régionale (CAR) produira un rapport annuel d'activités en rapport avec la
mise en ceuvre de la stratégie Eau-air-sol qu'il présentera à l'occasion d'une
réunion du CAR dédiée à la revue de cette stratégie. Ce rapport précisera les

actions mises en æuvre et décrira les résultats concrets obtenus au regard

des objectifs chiffrés de la stratégie.

En fonction 
-des 

résultats atteints et des difficultés rencontrées, la stratégie

est régulièrement mise à jour. Elle s'appuie sur des feuilles de routes théma-
tiques et des doctrines existantes ou à développer.

Plusieurs observatoires du foncier et outils ont été développés à l'échelle
départementale, selon différentes logiques et par divers acteurs. Les besoins

des collectivités sont grandissants et la mutualisation des données néces-

saire. lJobjectif de l'État est de mettre en synergie les acteurs en se dotant
d'indicateurs régionàux de suivi partagés - en articulatioh avec le SRADDET

- en mettant en æuvre un programme détudes partenarial (connaissances

théoriques et pratiques) et en constituant un réseau des açteurs de l'obser-
vation du foncier pour coordonner les plans d'actions de chacun. ll est en
particulier prévu d'élaborer une cartographie du foncier agricole à haute
valeur agronomique ou à haut niveau déquipement, notamment d'irriga-
tion, d'identifier les friches économiques de toutes natures (industrielles,

commerciales, touristiques, médicales...), d'améliorer la connaissance de la
vacance, et de développer des méthodes et analyses sur la valeur non mar-

chande des sols ou sur le coÛt réel de l'étalement urbain.
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La stratégie Eau-air-sol se décline en un ensemble de fiches actions pour chaque thème, présentées ci-après.
Ces fiches actiaris identifient des chefs de file, des calendriers, des objectifs et les moyens mis en ceuvre pour les atteindre
Elle suivent le fil conducteur suivant :

p;an d'a'c:ioris trailsversales eau-air-sol plan c'actions air

> Améliorer la connaissance eau-air-sol
> Mettre en place un programme de communication et de sensibilisation

" Établir des principes de conditionnalité des aides de l'État.
r Soutenir et promoùvoir les bonnes pratiques
> Territorialiser les objectifs nationaux de protection des espaces natu-

rels par la mise en place d'une stratégie de protection des espaces
naturels

' Décliner le plan ECOPHYTO 2 + et la directive nitrate en
Auvergne-Rhône-Alpes

' Établir et mettre en ceuvre une doctrine de l'état sur la planification
intégrant les problématiques de lêau, de l'air et du sol

Pian d'ac:ions eau

> Développer le programme < 100 retenues > pour la région

" Promouvoir une gestion de l'eau à l'échelle des bassins versants
-- Lutter contre les pollutions domestiques et industrielles

' Gérer les déficits actuels et à venir dans le cadre de projets de
territoire

> Restaurer la continuité écologique des cours d'eau
. Poursuivre la démarche ( captages prioritaires >

> Renforcer la coordination des politiques de l'eau
- Territorialiser la mise en ceuvre de la Directive-cadre sur l'eau

> Encourager les formes de gouvernance partagée dans lélaboration
des PPA

> Elaborer et mettre en oeuvre un plan ozone
> Déployer des zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m)
> Améliorer la gestion des épisodes de pollution
> Communiquer autour de la pollution de llair
> Améliorer la qualité de l'air intérieur
> Renforcer le cadre réglementaire existant
> Veiller à la cohérence du développement de la filière bois-énergie
> Développer la connaissance sur la diversité des polluants atmosphé-

riques : missions ATMO

Pian d'actions.soi

> Engager les acteurs vers une trajectoire ZAN dans la région : établisse-
rnent d'une gouvernance régionale

> Mobiliser des moyens financiers pour la reconversion d'es friches, les
opérations de désimperméabilisation et de renaturation

> Promouvoir le développement de stratégie foncière et d'offie de fon-
cier public pour les collectivités

r Établir un guide d'aide à la.décision sur l'implantation de projets
d'énergies renouvelables en zone agricole et naturelle

> Mieux mobiliser les outils de compensations agricole et forestière
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oBJEr Contribution pour le Porter à Connaissance dans le cadre du PLU de la commune de CROLLES (38)

Lyon, le 26 juillet2021
Madame,

En réponse à votre lettre reÇue par nos services en date du 0510712021 relative à l'élaboration du PLU de CROLLES,
nous vous informons que cette gommune est impactée par des ouvrages de transport de gaz naturel haute
pression appartenant à GRTgaz.

Le transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques par canalisation est indispensable à
I'approvisionnement énergétique de notre pays et à son développement économique. ll est reconnu comme le mode
de transport le plus sûr et de moindre impact pour I'environnement. ll nécessite toutefois des précautions
particulières en matière d'urbanisme afin de limiter I'exposition des riverains aux risques résiduels occasionnés par
les canalisations.

Au travers des textes réglementaires, des dispositions visant à garantir l'exploitation et la sécurité des ouvrages de
transport de gaz naturel et à maitriser I'urbanisation à proximité de ces mêmes ouvrages existent et doivent être
prises en compte dans les réflexions et documents d'urbanisme.
En effet, c'est à I'occasion de l'évolution des documents d'urbanisme, que doivent être intégrés les éléments relatifs à
nos ouvrages de manière à concilier les enjeux de densification urbaine et de sécurité pour les personnes et les
biens (articles L.101-2, L.151-43 etL.152-7 du Code de I'Urbanisme). Cette intégration doit intervenir à plusieurs
niveaux dans le PLU.

Aussi, nous vous prions de bien vouloir trouver sous ce pli des renseignements caractérisant nos ouvrages èt
précisànt les dispositions qui s'y rattachent :

o Une fiche de présentation des ouvrages impactant le territoire et les coordonnées de GRTgaz ;

. Une fiche d'information sur les servitudes d'utilité publique d'implantation et de passage (13) ;

. Une fiche d'information sur les servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation (11) ;

. Une fiche de rappel de la réglementation anti-endommagement ;

. Une fiche d'aide à I'intégration des ouvrages de transport de gaz naturel dans les différentes pièces du PLU.

Enfin, nous vous dernandons de bien vouloir nous faire parvenir, pour consultation, le projet du PLU < arrêté > afin
que nous puissions vous faire part de nos observations éventuelles.

Nous restons à votre disposition et vous prions d'qgréer, Madame, I'expression de nos salutations les meilleures.

CathY EE MARINIS

P.J. : 5 fiches
Copie : Mahie de CROLTES

SA au capital de 620 424 930 euros

RCS Nanterre 440 117 620
Page 1 sur 1



gaz

Le territoire de CROLLES est impacté par plusieurs ouvrages de transport de gaz naturel haute pression, exploités par la

société GRTga2, dont les caractéristiques sont explicitées dans le tableau ci-dessous.

ll s'agit de canalisations et d'installations annexes.

Pour permettre une bonne exploitation du réseau GRTgaz, il est souhaitable de faire apparaître, en tête du règlement

des zones du PLU, la mention suivante :

<< Sonf admis, dans I'ensemble des zones définies cl-apres. sauf mention contraire, les canalisations, (conduites

entenées et instatlations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à

leur fonctionnement et leur bomage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhércnts à leur construction et

aux interuentions ultéieures rclatives au maintien de la sécurité. >

De plus, dans chaque zone traversée par un ouvrage GRTgaz, il est nécessaire que soient autorisés à la construction

les équipements d'intérêt collectif et de service public.

I. COORDONNEES dE GRTqAZ

Pour toute information ou demande relative à ces ouvrages ou pour I'application des différentes servitudes d'utilité

publique associées, il sera nécessaire de se rapprocher du service :

GRTgaz - DO.- PERM
Équipe Travaux Tiers & Urbanisme

10 rue.Pierre Semard
cs 50329

69363 LYON CEDEX 07
Tél : 04 78 65 59 59

En cas d'urgence ou d'incident sur nos ouvrages, un Numéro VERT est disponible 24h124: 0800 24 61 02

II. CANALISATIONS

Canalisation traversant la commune

Cet'ouvrage impacte le territoire à la fois pour les servitudes d'utilité publique d'implantation et de passage (voir fiche

d'information sur les servitudes d'utilité publique d'implantation et de passage 13) et pour les servitudes d'utilité publique

d'effets (voir fiche d'information sur les servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de I'urbanisation l1).

Nom Canalisation DN (-) PMS (bar)

Alimentation CROLLES DP 150 67.7

DN : Diamètre nominal(sans unité) ; PMS : Pression Maximale en Service

Canalisation ne traversant pas la commune. Fais dont les zones d'effets ?tteiqnent cette dernière

Cet ouvrage impacte le lerritoire,uniquement pour les servitudes d'utilité publique d'effets (voir fiche d'information sur les

servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de I'urbanisation l1).

Nom Canalisation DN (-) PMS (bar) Commune traversée

PONTCHARRA.DOMENE 150 67,7 VILLARD-BONNOT

FICHE DE PRESENTATIOru DES OUVRAGES DE GRTEAZ

IMPACTANT LE TERRITOIRE

DN: Diamètre nominal(sans unité) ; PMS : Pression Maximale en Service
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III. INSTALLATIONS ANNEXES

Afin de permettre un fonctionnement de ces ouvrages, dans les meilleures conditions technico-économiques et de
sécurité, des installations annexes sont connectées à ces canalisations. Elles sont implantées sur des terrains propriétés
de GRTgaz.

Ces ouvrages impactent le territoire uniquement pour les servitudes d'utilité publique d'efiets (voir fiche d'information sur
les servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de I'urbanisation l1).

lnstallation annexe située sur la communè i

Nom lnstallation Annexe

CROLLES DP

Nom lnstallation Annexe

VILLARD-BONNOT SECT CI GREENALP
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Les ouvrages indiqués dans la fiche de présentation ont été déclarés d'utilité publique.

Des conventions de servitudes amiables sont signées à la pose des canalisations avec les propriétaires des parcelles

traversées.

Dans le cas général, est associée aux canalisations, une bande de servitude, libre passage (non constructible et non
plantable) dônt la largeur de part et d'autre est précisée dans le tableau ci-dessous :

Canalisations Servitude
Gauche (m)

Servitude
Droite (m)

Alimentation CROLLES DP 2 4

Dans cette bande de terrain (zone non âedificandi el non sylvandi) aussi appelée << bande étroite,> ou < bande de
servitudes fôrtes >, GRTgaz est autorisé à enfouir dans le sol les canalisations avec les accessoires techniques
nécessaires à leur exploitation ou leur protection, à construire en limite de parcelle cadastrale les bornes de délimitation
et les ouvraçies de moins d'un mètre carré de surface nécessaires à leur fonctionnement et à procéder aux enlèvements
de toutes plantations, aux abattages, essartages et élagages des arbres et arbustes nécessités pour I'exécution des
travaux de pose, de surveillance et de maintenance des canalisations et de leurs accessoires.

Dans cette bande, les constructions, la modification du profil du terrain, les plantations d'arbres ou arbustes
potentiellement de plus de 2,7 mètres de hauteur et toutes pratiques culturales dépassant plus de 0,6 mètre de
profondeur sont interdites. De même, la pose de branchements en parallèle à notre canalisation dans la bande de
servitude est interdite.

Dans une bande appelée également < bande large > ou < bande de servitudes faibles >, dans laquelle est incluse la

bande étroite, GRTgaz est autorisé à accéder en tout temps au dit terrain notamment pour I'exécution des travaux
nécessaires à la construction, llexploitation, la maintenance et I'amélioration continue de la sécurité des'canalisations.
Cette bande peut aller jusqu'à 40 mètres

Prise en compte dans les documenF d'urbanisme et dans les orientations de développement

En application des articles L.151-43 elL.152-7 ainsi que l'article R.151-51 du Code de l'Urbanisme, ces servitudes
d'utilité publique doivent être mentionnées sur la liste des servitudes des documents d'urbanisme et des éléments
graphiques associés.

Nous rappelons également que :

r pour les secteurs du PLU relatifs aux Espaces Boisés Classés (existants ou à venir), il est impératif d'exclure de
ceux-ci la bande de servitudes fortes.

o selon le Décret n"67-886 du O7l10/1967 et la jurisprudence : "... il est à noter que même lorsqu'elles résultent de
conventions amiables, sur tout ou partie de leur tracé, les servitudes sont considérées comme étant d'utilité
publique si la canalisation a été déclarée d'intérêt général ou d'utilité publique... Elles doivent donc
systématiquement être annexées aux PLU, sans qu'il soit nécessaire de recourir aux formalités légales
d'institution des servitudes."

L'adresse du service gestionnaire de cette servitude est la suivante :

GRTgaz-DO-PERM
Équipe Travaux Tiers & Urbanisme

10 rue Pierre Semard
cs 50329

69363 LYON CEDEX 07
Tél : 04 78 65 59 59.

tES SERY,TUDES D,UTILITE PUBLIQUE D'IMPLANTATION ET DE PASSAGE
Srnwruoe 13
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En application du Code de I'Environnement, chapitre V du Titre V et du Livre V, I'arrêté préfectoral

n"38 2017-03-15-014 du 15l}gt2:A17 instaure des servitudes d'utilité publique (SUP) prenant en compte la maltrise des
risques autour des canalisations de transport de gaz naturel.

Le Gestionnaire de cette servitude est la DREAL Auvergne Rhône-Alpes

Les servitudes portent sur les terrains situés à proximité des canalisations et de lrinstallation annexe jusqu'aux distances
figurant dans les tableaux suivants :

Nom Canalisations
DN
(.)

PMS
(bar)

Distance des SUP en mètres
(de part et d'autre de la canalisation)

sttP I SUP 2 SUP 3

Alimentation CROLLES DP 150 67.7 45 5

PONTCHARRA-DOMENE 150 67.7 45 5 5

DN : Diamètre nominal(sans unité) ; PMS : Pression Maximale en Service

Nom lnstallations annexes

Distances des SUP en mètres
(à partir de I'einprise de I'installatlon)

SUP ,| suP 2 SIJP 3

CROLLES DP 35 b 6

VILLARD-BONNOT SECT CI GREENALP 85 6 6

En application des dispositions de I'article R.555-30 du code de l'environnement, les règles de servitude sont les
suivantes :

SUP 1 : La délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement rècevant du public susceptible de .recevoir
plus de 100 personnes eUou à un immeuble de grande hauteur, est subordonnée à la fourniture d'une an'alyse de
compatibilité.

Ainsi, cette analyse de compatibilité, mentionnée à I'article R,431-i6 du code'de I'urbanisme, doit faire état de la
compatibilité du projet de construction ou d'extension de I'ERP ou de I'lGH concerné, avec l'étude de dangers fournie
par le gestionnaire de la canalisation (CERFA N' 15016*01 : Formulaire de demande des éléments utiles de I'étude de
dangers d'une canalisation de transport en vue d'analyser la compatibilité dtun projet d'établisselnent rccevant du public
(ERP) ou d'un prcjet d'immeuble de grande hauteur (IGH) avec cefte canalisation).

La procédure d'analyse de la compatibilité de la construction ou de I'extension de I'ERP ou de I'IGH avec la canalisation
est conduite en amont du dépôt de la demande du permis de construire. ll appartient en effet au dêmandeur d'obtenir les
avis requis au titre de cette procédure. L'analyse de compatibilité jointe à la demande de permis de construire doit ainsi
être accompagnée de I'avis favorable du transporteur. Cet avis peut être favorable sous réserve de réalisation de
mesures de protection de la canalisation à la charge du pétitionnaire.

En cap d'avis défavorable du transporteur, I'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au lli de
I'article R555-31 du code de I'environnement sera requis.

L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de I'arrêté ministérieldu 5 mars 2014 modifié.

L'article R.555-31 du code de I'environnement précise que : << Lorsque I'analyse
particulières de protection de la canalisation, le maire ne peut autoriser I'ouverture
ou l'occupation de l'immeuble de grande hauteur qu'après réception d'un certificat
effective fourni par le transporteur concerné >

de compatibilité prévoit des mesures
de l'établissement recevant du
d'e vérification de leur mise en

LES SERY'TUDES D'UTILITE PUBLIQUE
RELATIVES A LA MAITRISE DE L'URBAN'SA TION

Senwruor l1

public
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SUP 2 : Est interdite I'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou

d'un immeuble de grande hauteur.

SUP 3 : Est interdite I'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou

d'un immeuble de grande hauteur.

En application des dispositions de I'article R.555-30-1 du Code de I'environnement, le maire doit informer GRTgaz de
toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis d'aménager concernant un

projet situé dans la zone d'effets SUP1.

GRTgaz conseille d'étendre cette.pratique à tout projet de travaux relevant d'une simple déclaration préalable dès lors
qu'il prévoit une extension de construction ou des terrassements en direction d'un ouvrage GRTgaz, afin de détecter une

éventuelle incompatibilité avant l'envoi par le responsable de projet des DT-DICT imposées par le code de

l'environnement (Livre V - Titre V - Chapitre lV).

ll en va de même pour les autorisations-de travaux, au titre des articles R.122-22 etR.123-22 du code de la construction

et de lrhabitation.

Prise en compte dans les documents d'rlrbanisme et dans les orientations de développement

En application des articles 1.151-43 elL.152-7 ainsi que I'article R.151-51 du Code de I'Urbanisme, ces servitudes

d'utilité publique doivent être mentionnées sur la liste des servitudes des documents d'urbanisme et des éléments
graphiques associés. La servitude l1 (SUP 1) doit également apparaître dans les docunients graphiques du règlement

des zones U, AU, A et N en application de I'article R.151-34 du code de l'urbanisme.

GRTgaz s'efforce de faire le maximum pour garantir la sécurité de ses ouvrages en choisissant des tracés limitant

I'impact poténtiel de la canalisation sur son environnement.

GRTgaz rte souhaite donc pas, dans ces zones de servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de I'urbanisation,

donner un avis favorable à la réalisation de projets d'urbanisme, qu'il conviendra d'éloigner autant que possible des

ouvrages ci-dessus visés.

En complément de I'effet direct de ces servitudes d'utilité publique sur les ERP et lGH, il conviendra de veiller à toute

évolution en matière d'urbanisme afin de limiter I'exposition des riverains aux risques résiduels occasionnés par les

canalisations.
En effet, I'article L101-2 du code de l'urbanisme précise que < I'action des collectivités publiques en matière

d'urbanisme vise à atteindre [...] l'équilibre entre [...] la prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers,

des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature >.

Aussi, l'attention doit être attirée sur les risques potentiels que présentent les ouvrages et inciter à la vigilance en matière

de maîtrise de I'urbanisation dans ces zones. Les projets de rénovation, de développement urbain et autres orientations

d'aménagements doivent être cohérents avec cette préoccupation et si possible privilégier des zones non impactées par

nos ouvrages.

Ainsi, il convient d'éviter la création de zone à urbaniser dans les SUP des ouvrages GRTgaz et la densification des

zones déjà ouvertes à l'urbanisation.

Cette préoccupation globale doit être intégrée dans la réflexiorl de l'évolution du territoire et retranscrite dans les

documents d'urbanisme, notamment dans le rapport de présentation, le règlement et le PADD.

lmplantation d'lnstallation Classée pour la Protection de I'Erlvironnement (lGPEl à proximité de nos'ouvraoes

Dans le cadre de I'instruction d'un permis de construire pour une ICPE, le Maître d'ouvrage de l'ICPE doit tenir'compte,
notamment dans I'Etude de Dangers, de l'existence des.ouvrages de transport de gaz et prévoir toutes dispositions afin

qu'un incident ou un accident au sein de I'ICPE n'ait pas d'impact sur les ouvrages GRTgaz.
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Les collectivités territoriales sont un acteur clé de la prévention de l'endommagement des réseaux lors de travaux et
peuvent être concernées à plusieurs titres, notamment :

o exploitant de réseaux en prqpre ;

r maître d'ouvrage lorsque vous avez des projets de travaux ;. exécutant de travaux lorsque vos services techniques entreprennent eux-mêmes la réalisation de travaux.

Pour plus d'information sur cette réglementation, merci de consulter le site internet du guichet unique des réseaux
www. reseaux-et-canalisations.qouv.fr

ll est également à noter que chaque mairie doit fournir un accès internet au guichet unique des réseaux, ou tenir à
disposition de ses qdministrés qui n'auraient pas de connexion internet, une liste exhaustive et les coordonnées des
exploitants d'ouvrages implantés sur son territoire (service offert par le guichet unique sur demand'e de la mairie).

Plus particulièrement, le Code de l'Environnement - Livre V - Titre V - Chapitre lV impose à tout responsable d'un
projet de travaux, sur le domaine public comme dans les propriétés piivées, de consulter le Guichet Unique des
réseaux (téléservice www.reseaux-et-canalisations,gôuv.fr) afin de prendre connaissance des noms et adresses des
exploitants de réseaux présents à proximité de son projet, puis de lêur adresser une Déclaration de projet de Travaux
(DT).

Les exécutants de travaux doivent également consulter té Ouiônet Unique des.réseaux et adresser aux exploitants
s'étant déclarés concernés par le projet une Déclaratibn d'lntention de Commencqment de Travaux (DICT).

Conformément à I'article R.554-26 du Code de I'Environnement, lorcque le nom de GRToaz est indiqué en réponse
à la consultation du Guichêt Unique des réseaux, les travaux ne peuuettt être entrepri" t"t* que GRTgaz n'a pas
répondu à la DIGT et repéré ses ouvrages lors d'un rendez-vous sur site.

RAPPEL DE LA REGLEMENTATION
ANTI-ENDOMMAGEMF-NT


