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D veloppement conomique, insertioné é
D veloppement conomique, politique locale du commerce et promotion du é é
tourisme

Am nager l'espace communé
Am nagement, coh rence territorialeé é

Voirie d'int r t communautaireé ê
Sch ma de coh rence territoriale (SCoT)é é
Tr s haut d bitè é
Transport (  partir de 2019)à

Construire un avenir plus solidaire
Habitat et solidarité

Petite enfance
Logement (Plan local de l’habitat)
Portage de repas  domicileà

Accueil des gens du voyage
Pr server les hommes et l’environnementé
Environnement, eau, assainissement, gestion des d chetsé

Eau potable
Assainissement collectif et non collectif
Gestion des milieux aquatiques et pr vention des inondationsé
Collecte, traitement et valorisation des d chetsé
Secours et lutte contre l'incendie

Comit  intercommunal de s curit  et de pr vention de la d linquanceé é é é é
Animer le territoire
Gestion et animation d' quipementsé

Gestion et animation d' quipements culturels communautaires ( cole de musique, é É
CAL, cin ma)é
Gestion et animation d' quipements sportifs communautaires (salles de sports, é
plateau sportif)
Gestion et animation d' quipements de loisirs communautaires (centre aquatique)é
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La communaut  de communes du Clermontois a t  cr e le 1é é é éé er 
janvier 2000. Situ e au centre du d partement de l’Oise, la CCC é é
compte 19 communes, dont Clermont, son si ge.è

  L’INTERCOMMUNALITÉ

37 621
 habitants

     Population                 Indice de              Variation de                  Solde                      Solde             Nombre et taille
                                    vieillissement           la population             migratoire                  naturel        moyenne des m nagesé

15 400
2,4

  LISTE DES COMP TENCESÉ

0,4 %
< 2010 ; 2015 >

-0,1  % 0,5 %

@ Sources : donn es INSEE 2015é

                     Superficie                   Densit                     Part de                    Taux de                    Taux deé
                                                                                 Non – impos s              pauvret                   ch mageé é ô

155,6 km² 241,8 
hab/km²

59,8

Soit 4,6 % de l’Oise               Pour l’Oise : 55                 Pour l’Oise : 0,4 %               Pour l’Oise : -0,1 %               Pour l’Oise : 0,6 %        Pour l’Oise : 331 292 ; 2,4

                     Soit 2,66 % de l’Oise             Pour l’Oise : 140,2                Pour l’Oise : 41,8%                Pour l’Oise : 13,4 %               Pour l’Oise : 13,9 %

11,7 %9,8 %39,2 %
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  REPR SENTATION DE LA POPULATION SELON LA CSPÉ
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R PARTITION DE LA POPULATION PAR É
TRANCHES D’ GE Â EN %

@ Sources : donn es INSEE 2015é

20%

17%

21%

21%

14%

7%

0  14 ansà

15  29 ansà

30  44 ansà

45  59 ansà

60  74 ansà

75 ans ou +

0%

3%

7%

17%

19%

13%

25%

15%
Agriculteurs exploitants

Artisans, commer ants, chefs ç
d'entreprise

Cadres et professions intel-
lectuelles sup rieuresé

Professions interm diairesé

Employ sé

Ouvriers

Retrait sé

Autres personnes sans activi-
t  professionnelleé

1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015
0

5 000

10 000
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25 000

30 000

35 000

40 000

25 844

29 037
31 206

33 880
35 307

36 959 37 621

EVOLUTION DE LA POPULATION EVOLUTION DE LA TAILLE DES M NAGESÉ
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R PARTITION DU NOMBRE D’ENTREPRISES PAR É
SECTEUR D’ACTIVITÉ

@ Sources : donn es INSEE 2015é

CR ATIONS D'ENTREPRISES PAR SECTEUR D'ACTIVIT  É É
EN 2015

 VOLUTION DES CR ATIONS D'ENTREPRISESÉ É

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0
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148
165

141

169
189 187

207

111
130

96
122

138 142 144

Ensemble Entreprises individuelles

7%

15%

30% 24%

24%
Industrie

Construction

Commerce, transport, 
h bergement et restaué -
ration

Services aux entreprises

Services aux particuliers

3%
15%

24%

30%

28%

Industrie

Construction

Commerce, transport, 
h bergement et restauraé -
tion

Services aux entreprises

Services aux particuliers
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12 620
emplois

Soit 4,6 % des emplois de 
l’Oise

Soit 4,7 % des actifs de 
l’Oise

Moyenne de l’Oise : 88,5 % Moyenne de l’Oise : 74 %

16 263
actifs

77,6% 60,9%
 

         Emplois                             Actifs                         Concentration                       Taux
                                                                                      d’emploi                        d’activité

@ Sources : donn es INSEE 2015é

EMPLOIS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

R PARTITION DE LA POPULATION DE PLUS DE 15 ANSÉ DIPL ME LE PLUS LEV  DE LA POPULATION NON Ô É É
SCOLARIS E DE 15 ANS OU PLUS (EN %)É

R PARTITION DES POSTES SALARI S PAR É É
SECTEUR D’ACTIVITÉ

1  9 à 10  19à 20  49à 50  99à 100 ou plus
0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000 Agriculture, sylviculture et 
p cheê

Industrie

Construction

Commerce, transports, 
services divers

Administration publique, 
enseignement, sant , acé -
tion sociale

Nombre de salari s é

0%

16%

3%

29%

52%

Agriculture, sylviculture et 
p cheê
Industrie
Construction
Commerce, transports, 
services divers
Administration publique, 
enseignement, sant , acé -
tion sociale

66%
9%

9%

9%
8% Actifs ayant un 

emploi

Ch meursô

Retrait sé

tudiantsÉ

Autres inactifs

0 5 10 15 20 25 30 35

30,4
27,2

16,9
25,5

Aucun dipl me ou au plus BEPC, brevet des coll ges, DNBô è

CAP ou BEP

Baccalaur at (g n ral, technologique, professionnel)é é é

Dipl me de l’enseignement sup rieurô é
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R PARTITION DES ACTIFS INTERNES, ENTRANTS É
ET SORTANTS DE LA ZONE SELON LA PCS

DISTANCE ET DUR E MOYENNES DES TRAJETS É
DOMICILE-TRAVAIL DES ACTIFS

R partition des actifs internes, entrants et é
sortants de la zone selon le mode de 
transport

Actifs internes : Individus ayant un emploi r sidant et é
travaillant dans la zone s lectionn e.é é
Actifs entrants : Individus ayant un emploi travaillant 
dans la zone mais r sidant ailleurs.é
Actifs sortants : Individus ayant un emploi r sidant é
dans la zone mais travaillant ailleurs.
PCS : Profession et cat gorie socioprofessionnelleé

D FINITIONS DES TERMESÉ

@ Sources : donn es INSEE 2014 et Loxaneé
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0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Agric exploit

Artis, commerc, chefs ent

Cadres, prof intellec sup

Prof interm dé

Employ sé

Ouvriers

Internes Entrants Sortants
0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Voiture

Deux roues

Transport en 
commun

Marche  piedà

Pas de transport

Internes

Entrants

Sortants

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Durée en km

Internes

Entrants

Sortants

0 5 10 15 20 25 30 35

Distance en min

7

M
O
B
I
L
I
T
É
S

D
O
M
I
C
I
L
E
-
T
R
A
V
A
I
L



SOLDE ENTRE LES SORTANTS ET LES 
ENTRANTS DE LA COMMUNAUT  DE É
COMMUNES

Sortants Entrants

Autre d partementé 801 617

Communes du m me EPCIê 803

Communes isariennes hors Clermontois 1 415 1 374

Total 2 217 1 992

Solde entr es - sortiesé - 225

L’arriv e de nouveaux habitants dans la communaut  de communes du Clermontois ne compense pas les d parts, mais l’ cart est limit  (-225), compar  aux autres é é é é é é
EPCI d ficitaires. L’ change avec les EPCI isariennes est faible : seulement 41 individus.é é

Par contre, les carts sont n gatifs dans toutes les cat gories. Si ils sont limit s notamment chez les personnes formant les m nages de 3 ou plus (-25), ils sont é é é é é
importants chez les 15-29 ans partis tudier  l’ext rieur, les « m nages de 1 personne », les bacheliers (-150) ou les ouvriers (-93).é à é é

Le Clermontois se r v le un territoire d’int r t pour les ex-r sidents de Creil Sud-Oise (359), du Liancourtois ou de Thelloise tous proches. Par contre, des flux é è é ê é
sortants importants sont enregistr s avec le Beauvaisis (-244) et le Plateau Picard (-200). Le Liancourtois et Creil Sud Oise attirent aussi en nombre les habitants é
souhaitant quitter Clermont et ses environs (-244 et -197).

En dehors du d partement, les habitants quittent le Clermontois vers la Somme et son p le universitaire d’Amiens ainsi que vers le Val d’Oise. Sinon é ô
aucune autre destination n’est r ellement privil gi e. Ce sont les franciliens qui sont venus prioritairement s’installer dans cet EPCI.é é é

Sans act prof 
Retrait sé

Prof interm dé
Ouvriers

Employ sé
Cadres

Artis, commerc
Agric exploit

moins de 14 ans 
Brevet des coll ges, …è

CAP, BEP
Bac

Etudes sup rieuresé

Inactifs
Actifs

M nages 3 pers ou plusé
M nages 2 pers.é
M nages 1 pers.é

75 ans ou plus
60  74 ansà
45  59 ansà
30  44 ansà
15  29 ansà
0  14 ansà

Hommes
Femmes

-109
-8

25
-93

-33
-10

-2
3

-26
-53

23
-150

-19

-179
-47

-25
-75

-125

17
-34
-40

20
-182

-6

-140
-85

Senlis Sud-Oise

ARCBA

Thelloise

Beauvaisis

Oise Picarde

Creil Sud-Oise

Liancourtois

Plateau Picard

Sablons

Lisi res de l'Oiseè

Pays Noyonnais

Aire Cantilienne

Deux Vall esé

Picardie Verte

Pays des Sources

Pays de Valois

Plaine d'Estr esé

Pays de Bray

Oise et Halatte

-11

-55

-166

-245

-48

-197

-244

-203

-5

0

-25

-40

-5

-44

-10

-4

-54

-13

-47

35

75

181

106

10

359

235

156

0

8

4

52

3

25

20

12

21

0

75
Sortants

Entrants

@Source : Mobilit s r sidentielles dans l'Oiseé é
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http://www.oise.gouv.fr/content/download/52482/323674/file/Mobilit%C3%A9s%20r%C3%A9sidentielles%20dans%20l'Oise_v4.pdf
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P RIODE DE CONSTRUCTION DES R SIDENCESÉ É

DUR E MOYENNEÉ
D’OCCUPATION

R PARTITIONÉ
DES LOGEMENTS

EVOLUTION DU NOMBRE DE LOGEMENTS PAR 
CAT GORIEÉ

NOMBRE DE R SIDENCES PRINCIPALES ET DUR E D’OCCUPATIONÉ É

@ Sources : donn es INSEE 2015é

72%

28%

Maisons Appartements

11%

19%

18%

52%

Depuis moins 
de 2 ans

De 2  4 ansà

De 5  9 ansà

10 ans ou plus
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P RIODE DE CONSTRUCTION DES R SIDENCESÉ É

1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015
0

2 000
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2432

949

1812

3605

1465

718

504

190

882

1454

728

246

Maison Appartement 9
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EVOLUTION DU NOMBRE DE DEMANDES ET 
D’ATTRIBUTIONS DE LOGEMENT SOCIAL

Demandes

Attributions

 Logements sociaux

845
Demandes

en 2017

364
attributions

en 2017

2 697
logements

en 2017

Les zones correspondent  la tension du march  local. Si l’offre est inf rieure  la demande alors la zone est dite « tendue » à é é à
(zone A). Au contraire, si l’offre est sup rieure  la demande alors la zone est dite d tendue (zone C)é à é

@ Sources : donn es RPLS 2017 é
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DEMANDES ET ATTRIBUTIONS DE LOGEMENTS 
SOCIAUX EN 2017 PAR UNIT  DE CONSOMMATIONÉ

@ Sources : data logement 2017

EVOLUTION DE LA R PARTITION DES DEMANDES ET ATTRIBUTIONS É
DE LOGEMENT SOCIAL PAR TYPOLOGIE DE LOGEMENT

R PARTITION DES DEMANDES ET ATTRIBUTIONS DE É
LOGEMENT SOCIAL PAR SITUATION ACTUELLE DE 
LOGEMENT

Camping, caravaning

Centre enfance famille

Chez parents/enfants

Chez particulier

H telô

Loc. HLM

Loc. parc privé

Log  gratuit.é

Logement fonction

Propri taire occupanté

R sidence tudianté é

RHVS

RS, foyer

Sans abri

Sous-loc. ou heberg  temp.é

Squat

Structure d'h bergementé

0 100 200 300 400

1

88

16

98

93

16

3

28

1

4

13

1

2

5

135

51

1

291

192

41

6

63

1

6

10

33

8

nombre de m nages log sé é
nombre de demandes

12%

31%

33%

18%

3%2%

-/= 499€
500 - 999€
1 000 - 1 499€
1 500 - 1 999€
2 000 - 2 499€
2 500 – 3 999€
+/=  4 000€
Incoh rent ou non saisieé

4%

33%

41%

16%5%
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@ Sources : donn es MAJIC 2009 et fichiers fonciers 2016é

Pour plus de donn es sur cette th matique, vous é é
pouvez consulter l’ tude : «  L’observation de la é
consommation d’espaces » par EPCI : 
Consultez l' tude compl teé è

12

http://www.oise.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-durable-du-territoire/La-connaissance-de-l-Oise/Ouvrages
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Gaz  à
effet de
serre 
(EqCO

2
)

Oxydes 
d’Azote 
(NOx)

Particules 
PM 10
Poussi res è
en 
suspension

Risques de 
d veloppement é
de maladies 
cardio-
vasculaires et 
respiratoires

Polluant      Risque        Valeur guide            R partition        mission                é É
                                      de l’OMS             des missions    par habitant        é
                                                                  par secteur    et par hectare

3,7 kg/hab

8,8 kg/ha

Agriculture, sylviculture et aquaculture hors UTCF Extraction, transformation et distribution d’ nergieé
Industrie manufacturi re, traitement des d chets, constructionè é R sidentiel, tertiaire, commercial, institutionnelé
Modes de transport autres que routier Transport routier

Particules
 PM 2,5
Poussi res è
en 
suspension

Risques de 
d veloppement é
de maladies 
cardio-
vasculaires et 
respiratoires

2,5 kg/hab

6 kg/ha

30 µg/m³ en 
moyenne 
annuelle

4,7 T/hab     
11,2 T/ha

10,3 kg/hab      
   
24,5 kg/ha

Agriculture, sylviculture et aquaculture hors UTCF Extraction, transformation et distribution d’ nergieé
Industrie manufacturi re, traitement des d chets, constructionè é R sidentiel, tertiaire, commercial, institutionnelé
Modes de transport autres que routier Transport routier

Monoxyde d’azote
Dioxyde d’azote

NOx :
Regroupe deux polluants atmosph riques : é

Gaz irritant pour 
les bronches ; 
provoque des 
pluies acides

@ Sources : ATMO 2012

Evolution des missions é
du territoire en t

2008     2010     2012

2008     2010     2012

2008     2010     2012

2008     2010     2012

26,10 %

13,70 %

34,40 %

2,00 %

23,80 %

18,50 %

6,40 %

50,00 %

1,30 %

23,80 %

8,40 %
13,60 %

19,60 %
2,30 %

56,00 %

9,90 %
13,80 %

39,00 %

36,60 %

EqCO
2

L’ quivalent COé
2
 est une unit  cr e par le GIEC qui é éé

permet de cumuler les missions des diff rents Gaz  Effets é é à
de Serre et ainsi comparer les impacts.
L’unit  regroupe 6 GES :é

CO2 (dioxyde de carbone)

CH4 (m thane)é

N2O (protoxyde d'azote)

CF4 (t trafluorure de carbone)é

CHF3 (trifluorom thane)é
SF6 (hexafluorure de soufre))

50 µg/m3 en 
moyenne journali reè
20 µg/m3 en 
moyenne annuelle

50 µg/m3 en 
moyenne journali reè
20 µg/m3 en 
moyenne annuelle
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Oise

 Carrières 0,1%  0,1%  

 Jardins 1,9%  1,3%  

 Terrains à bâtir 0,2%  0,2%  

 Terrains agrément 0,8%  0,9%  

 Chemin de fer 0,3%  0,3%  

 Sol 7,7%  5,0%  

 Non cadastré 4,5%  3,6%  

 Landes 1,1%  1,6%  

 Surfaces en eau 0,1%  0,3%  

 Terres 59,2%  57,1%  

 Prés 3,8%  8,8%  

 Vergers 0,9%  0,1%  

 Vignes 0,0%  0,0%  

 Bois 19,5%  20,8%  

CC du 
Clermontois

Les unités foncières sont un ensemble de différentes parties occupées de nature diverse.
L’occupation  du  sol  de  chaque  superficie  d’unité  foncière  est  analysée  à  partir  de  quatre  grandes
composantes : 

- les surfaces artificialisées correspondent à des sols bâtis, des sols artificialisés non bâtis, les sols
enherbés tels que pelouses, parcs ou terrains de jeux et le foncier non cadastré pour la voirie et les
espaces publics
- les surfaces naturelles sont de types landes, sols nus naturels ou en eaux.
- les surfaces agricoles regroupent, à la fois, les sols cultivés et les surfaces toujours en herbe. 
- les surfaces forestières sont composées des sols boisés et des forêts.

1. L’occupation des sols

Répartition des surfaces

2006 2008 2010 2012 2014
13 300

13 320

13 340

13 360

13 380

13 400

13 420

13 440

13 460

13 480

13 500

Evolution des surfaces naturelles, agricoles et forestières
entre 2006 et 2014

en
 h

a

Evolution des surfaces naturelles, agricoles et forestières
entre 2006 et 2014

Source : Fichiers fonciers 2016

Source : CEREMA - Fichiers fonciers 2015

 Clermontois - 1 -

La communauté de communes
du Clermontois
37 336 habitants en 2014
Superficie totale : 157 km²



En croisant les données des fichiers fonciers et des couches cartographiques issues de photos satellitaires, la
superficie  urbanisée a  été  obtenue à partir  des  critères  sur  l’occupation  générale  de l’unité  foncière,  la
présence d’au moins un logement ou un local d’activité commerciale, industrielle ou autres.
Les jardins familiaux, plans d’eau, carrières par exemple ne sont pas pris en compte dans cette sélection
comme les unités foncières dont la surface bâtie est inférieure à 3 % de la superficie totale de l’unité. 
Selon  le  CEREMA,  pour  étudier  les  surfaces  urbanisées,  qu’elles  soient  à  dominante  résidentielle  ou
économique, il est préférable d’utiliser la variable d’artificialisation constituée des surfaces des constructions et
des espaces dits de respiration comme les jardins ou terrains d’agrément.
Les espaces naturels ou agricoles de ces unités foncières ne sont donc pas comptabilisés.

2. L’évolution de l’urbanisation et des surfaces consommées

Source : Fichiers fonciers 2016

Le taux d’évolution de la surface urbanisée entre 2009 et 2014

L’évolution des surfaces urbanisées et de la population

Source : Fichiers fonciers 2016

L’urbanisation des territoires

 Clermontois - 2 -

 Part de la surface urbanisée sur la superficie totale (en %) 1990 1999 2009 2014

 CC du Clermontois 8,0 8,8 9,6 9,9

 Oise 5,9 6,2 6,8 7,0

1968 1975 1982 1990 1999 2009 2014

 Population

 Surfaces urbanisées (en ha) 866,9

25 844 29 037 31 206 33 880 35 307 36 712 37 336

1 004,2 1 149,4 1 258,8 1 387,1 1 512,3 1 552,4



L’évolution des surfaces urbanisées pour l’habitat et les activités

Calculer des surfaces urbanisées pour le logement et l’activité oblige à une précision due à l’exploitation des
fichiers fonciers.
Il est préférable de parler de dominante car pour l’habitat, les sélections utilisées sont le nombre de locaux
d’habitation supérieur ou égal au nombre de locaux dédiés à l’activité et pour l’activité le nombre de locaux
« activité » strictement supérieur au nombre de logements.
A titre d’exemple, une unité foncière regroupant un commerce en rez-de-chaussée et 5 logements dans les
étages supérieurs, sera comptabilisée en « dominante habitat ».
A contrario,  un  logement  de  gardien  dans un  immeuble  de  bureaux sera  au  sein  d’une  unité  foncière  à
dominante activité. Statistiquement, cette situation représente moins de 0,3 % de l’ensemble des logements du
département.
Les activités commerciales, industrielles et de services privés constituent cette dominante activité, excluant
l’agriculture, la sylviculture et les services publics.

Source : Fichiers fonciers 2016

 Clermontois - 3 -

Répartition des surfaces habitat et activité urbanisées

avant 2009 2009 - 2014

Avant 90 90 - 99 99 - 09 09 - 14

67 91 31

111 61 34 9

Surface urbanisée à 
dominante habitat 
(en ha)

1 148

Surface à dominante 
activité (en ha)



L’évolution de la construction de logements

La surface moyenne est calculée à partir de la surface urbanisée, proche de l’artificialisation du sol, telle qu’elle
a été définie précédemment.
Pour  la  réalisation  de  la  carte  à  l’échelon  communal,  la  surface  moyenne  de  terrain  urbanisée  n’a  été
représentée  que  pour  les  communes  ayant  enregistré  au  moins  3  nouveaux  logements  sur  la  période
2009 - 2014.

Source : Fichiers fonciers 2016

Superficie moyenne urbanisée pour un logement neuf
sur la période 2009 - 2014
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Le CEREMA définit l’enveloppe urbaine « comme l’aire délimitant un ensemble d’unités foncières construites à
une date donnée ».
Il  considère cette notion d’enveloppe urbaine comme un outil  d’analyse et  d’évaluation et  non comme un
ensemble urbain qui peut être développé ou même densifié systématiquement.
La carte ci-dessous permet de comparer,  à partir  d’une visualisation des unités foncières,  les enveloppes
urbaines en 2002 et de 2002 à 2014.
Parmi  les  erreurs  observées  sur  l’alimentation  des  fichiers  fonciers  par  la  DGFiP,  certaines  parcelles
répertoriées et statistiquement prises en compte n’ont pas d’objet graphique associé et ne peuvent donc figurer
sur aucune représentation cartographique.

Les enveloppes urbaines

3. Renouvellement et extension

Source :  IGN pour le fond et fichiers
fonciers 2016 pour le parcellaire
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L’étalement urbain

Selon  la  définition  généraliste  reprise  par  Wikipédia,  l'étalement  urbain  est  une  expression  désignant  le
phénomène de développement des surfaces urbanisées sur la périphérie des villes de façon plus rapide que la
croissance démographique.
Selon  l'Agence  européenne  pour  l'environnement,  l'étalement  urbain  se  manifeste  lorsque  le  taux  de
changement d'occupation des terres excède le taux de croissance de la population, autrement dit quand, sur un
territoire donné, la progression des surfaces urbanisées excède la progression de la population.

Rythme d’urbanisation et variation de population

Source : Fichiers fonciers 2016

La caractérisation de l’étalement urbain

entre 1968 et 2014
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La part de la construction « habitat » en renouvellement ou en extension

Les graphiques suivants sont extraits des exploitations statistiques réalisées par la DREAL Hauts-de-France à
partir des fichiers fonciers 2016. C’est pour cette raison que l’on retrouve une partie hachurée indiquant que les
chiffres 2013, 2014 et 2015, encore en cours de saisie, sont à utiliser avec une extrême précaution.
La notion de renouvellement représente la part de constructions réalisées au sein de l’enveloppe urbaine de
référence et peut être considérée comme une densification du tissu urbain. La notion d’extension, réalisée en
dehors, contribue à l’étalement urbain.
Pour ces calculs, il a été choisi d’utiliser l’enveloppe urbaine représentée dans le MOS (Modèle d’Occupation
du Sols) Picardie 2002 avec comme éléments de nomenclature l’habitat, individuel et groupé, les activités et les
équipements.
Repérée cartographiquement, si la plus grande partie d’une unité foncière est incluse dans cette enveloppe,
alors  l’unité  foncière  est  considérée  comme  en  renouvellement/densification  sinon  elle  est  en
extension/étalement.
Il est bon de rappeler à nouveau que, parmi les erreurs constatées dans l’alimentation des fichiers fonciers,
certaines parcelles répertoriées et statistiquement prises en compte n’ont pas d’objet graphique associé et ne
peuvent pas être comptabilisées dans les graphiques suivants.

La part de la construction à dominante activité ne peut être analysée car l’exploitation des fichiers fonciers 2016
ne permet pas de dégager des résultats tendanciels fiables et exploitables.

En renouvellement

En extension
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