
La flore patrimoniale

La bibliographie (site sILENE pour la commune de Cers et ZNIEFF < Plaine de Béziers-Vias >) a permis d'identifier 15 espèces

patrimon iales sur la commune ou les alentours (cf. tableau suivant)

abréviations utilisées PN : Protection Nationale

LRN : Liste Rouge Nalionale (RE: disparue de métropole, cR : en danger critique d'extinction,

eli 
' "n 

Oâng"t;VU : vulnérable, NT: <iuasi menacé ; LC : préoccupation mineure, DD : données

insuffisantes).
LRM : Liste Rouge Mondiale (EN : en danger ; NT: quasi menacé ; VU : espèce vulnérable)'

Lr: livre rouge de la flore menacée de France

ZNIEFF LR: Déterminante dans la constitution des nouvelles zones Naturelles d'lntérêt

Êcobgiqre, Faunistique et Floristique en région Languedoc-Roussillon (ZNs: espèce

Oeténiirianie stricte, Z'lrlr: espèce remàrquable, ZNc: espèce déterminante à critères).

Illustration 144. Tabteau de la liste des espèces patrimoniales connues localement

La majorités des espèces mentionnées localement dans la bibliographie sont inféodées aux milieux humides temporaires

et ne sont donc pas considérées comme potentielles sur la zone détude. Cinq espèces demeurent toutefois potentielles et

ont fait lbbjet d,une attention particulière lors des prospections. Aucune de ces espèces n'a pu être observée sur le terrain.

L'ensemble de la zone détude a fait lbbjet d'un inventaire floristique lors de deux journées de terrain en 2016. Cet inventaire

a été réalisé sur tous les milieux décrits ci-dessus.

La liste finale (cf. annexe relative à la liste des plantes relevées au sein de la zone détude les 28 avril et 30 mai 2016 :194

espèces) comprend 194 taxons de plantes vascuiaire5. ll s'agit d'une richesse importante pour la région au vu de la flore po-

tentiellement attendue au niveau de tous ces habitats. La zone détude ne se singularise pas particulièrement par rapport aux

milieux équivalents alentour, quoique potentiellement plus intensivement cultivée'

Scolyme tacheté Scolymus maculatus

Le Scolyme tacheté est une espèce méditerranéenne, débordant sur la façade atlan-

tique dans la partie ouest du bassin méditerranéen. Le Languedoc accueille une large

majorité des populations françaises, dbù une certaine responsabilité régionale dans la

conservation de cette espèce. Elle y est également globalement rare, impliquant une cer-

taine patrimonialité. Ceci lui a valu son inscription sur la liste des espèces déterminantes à

critères ZNIEFF en région.

Au niveau de la zone détude, l'espèce est très abondante et affectionne en particulier les

friches et les bords de culture. Les populations sont en bon état de conservation'

Un enjeu de conservation modéré est attribué à cette espèce rare en région et abon-

dant sur la zone détude.

Aristoloche à nervures peu nombreuses Aristolochia paucinervis

Cette espèce est assez rare dans la région mais reste toutefois présente sur lbnsemble du terri-

toire national. Elle est déterminante pour la constitution des ZNIEFF du Languedoc- Roussillon et

inscrite au tome 2 du Livre Rouge de la flore menacée de France (espèces à surveiller). Sur la zone

détude, on trouve d'abondantes populations le long des fossés qui bordent les cultures' Elle pos-

sède un bon état de conservation.

Les populations de cette espèce possèdent un enjeu de conservation modéré.

NonPN, NT (LRN), Lr,
ZnsSILENE 01/05/1998Bellevalia romana

OuiZns2007Briza minor ZNIEFF

OuiZnsZNIEFF 2007Carex oedipostyla
NonZnsZNIEFF 2008Exaculum pusillum
NonPN, Zns2005lsoetes duriei ZNIEFF

NonZnsZNIEFF 2008Juncus pygmaeus
NonZnrZNIEFF 2008Juncus striatus
NonZnr2008ZNIEFFluncus tenageia
OuiZns1 995t-upinus micranthus ZNIEFF

NonPN, NT (LRN), Lr,
ZnsZNIEFF 2008t-ythrum thymifolium

NonNT (LRM), Lr, ZnsZNIEFF 2005Mentha cervina
OuiVU (LRN), zns30t0411907SILENENonea echioide
NonZnrSILENE 15t03t2007Romulea ramiflora

OuiZnsZNIEFF 2007Taeniatherum caput-
medusae

NonPN, LC (LRN), Lr, ZnsVitex agnus-castus SILENE

i, : l,,,ti;'r,jrl.l :i,tli '(t.jl:|

Aristoloche à nervures Peu
nombreuses sur site - CBË 2016
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Polycarpon à feuilles de sabline Polycarpon tetraphyllum subsp. alsinifolium
cette sous-espèce est strictement méditerranéenne et se développe typiquement

dans les sables littoraux, mais est ponctuellement présente sur substrat acide dans la
plaine languedocienne. Elle reste rare régionalement comme nationalement. Le taxon
est déterminant pour la constitution des ZNIEFF en Languedoc-Roussillon.

sur la zone détude, ce taxon est peu représenté. De petites populations fugaces ont
été identifiées çà et là au sein de tonsures sablonneuses ou gravillonneuses à annuelles
dans les friches ou en marge des vignobles.

Un enjeu de conservation modéré lui est attribué.
Signalons également deux espèces rares sans statut, la Luzerne à écusson Medicago

scutellata et la Mauve à petite fleur Malva parviflora.

Toutes les espèces initialement jugées potentielles auraient dû être vues lors des passages de terrain printaniers. Elles ne
sont donc pas considérées comme présentes sur la zone détude.

La carte ci-après localise les stations de flore patrimoniale observées sur la zone détude.

Remarque importante: comme déjà précisé, suite aux inventaires menés à I'automne 2017 concernant la recherche de parcelles
favorables à lo compensation écologique, Io friche arbustive située en limite est de la zone détude et favorable à l,Aristoloche à
nervures peu nombreuses (nombreux pieds observés) ou au Scolyme tocheté, a été tronsformée en vigne. Seuls les Iinéaires orbustifs
ont été préservés sur les pourtours de la parcelle. Ces éléments permettent le maintien de la station d'Aristoloche à nervures peu
nombreuses mais lo modification dbccupation du sol diminue la surface d'habitat fovorable aux deux espèces concernées.

Nous ovons choisi de maintenir les observations réalisées en 2016 sur la carte suivante, toutefois l'analyse des impacts à venir
tiendra compte de la transformotion de la friche en vigne.

Flote palrlmonlale

O Aristoloche à nervures peu
nombreuses

AZ Hahitat d'espèce

O Polycarpon à feuilles de
sabline

7n HaHtat d'espèce

O Scolyme tacheté

i I Habitat d'espècê

[]! Perimetre opérationnêt

l--'l Futur bassin de rétention (hors
périmètre de ZAC)

[--l Zone d'étude

N
J.
1.

0 100 n0

--=

m

Malire douvrage : Ville de Cers
Rêdisaiion : CBE, no/embre 2018
Source : Google Satdlile

lllustrction 145. Carte de Ia localisation de la flore patrimoniale observée sur la zone dAtude

Polycarpon à feuilles de sabline sur site
- cBE 2016
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Bilan des enieux floristiques

Les enjeux de conservation floristiques concernent trois espèces patrimoniales pour lesquelles l'enjeu de conservation est

.;ugé moiéré (Scolyme tacheté, Aristoloche à nervures peu nombreuses, Polycarpon à feuilles de sabline)'

abréviations utilisées DH: Directive ( Habitats, Faune et Flore >, annexes ll et lV

CB : Convention de Berne. Annexes ll & lll
PN : Protection Nationale

PR : Protection Régionale en Languedoc-Roussillon

LRN : Liste Rouge Nationale (RE : disparue de métropole, cR : en danger critique d'extinction,

ÈN,en Oâng"r;VU : vulnérabie, NT: quasi menacé; LC: préoccupation mineure, DD: données

insuffisantes).

Lr: livre rouge de la flore menacée de France

ZNIEFF LR : Déterminante dans la constitution des nouvelles Zones Naturelles d'lntérêt

Ecologique, Faunistique et Floristique en région Languedoc-Roussillon (zNs : espèce

déterriirianie stricte, ZNr: espèce remarquable, ZNc : espèce déterminante à critères)

Illustration I 46. Tableau de synthèse des enieux floristiques sur la zone d'étude

Znc
Plusieurs
centaines
d'individus

Scolyme tacheté
Scolymus maculatus

Zns
Aristoloche à nervures
peu nombreuses
Ari stoloch i a p a u c i n e rui s

Plusieurs
centaines
d'individus

ZnsQuelques dizaines
d'individus

Polycarpon à feuilles de
sabline
Pol ycarpo n tetra ph y I I u m
subsp. alsinifolium
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La bibliographie (zonages naturels ZNIEFF et Natura 2000, études CBE, données du CEN-LR, Atlas des papillons et libellules
du Languedoc-Roussillon et site de l'ONEM) n'a permis de ressembler qu'un nombre très restreint de données à proximité de
la zone détude, Les espèces patrimoniales d'insectes connues localement sont visibles dans le tableau suivant.

Nom scientifique Nom vernaculaire Source Statuts Enjeu régional
Potentialités
sur la zone

Lépidoptères

Zerynthia polyxena Diane Atlas PN, DH IV, ZNS Modéré Modérées

Odonates

Gomphus graslinii Gomphe de Graslin Atlas PN, DH II & IV, Zns Fort Très faibles

Oxygastra curtisii Cordulie à corps fin Atlas PN, DH II & IV, ZNS Fort Très faibles

Orthoptères

Saga pedo lvlagiciênne dentelée ONEM PN, DH lV, Zns Modéré Modérées
Légende: PN : Protection Natlonale; DH ll &
lors de la constitution des ZNIEFF régionales.

lV: annexes ll et IV de la Directive Habitalfaune-flore ; Zns : déterminant strict
En gras, espèce avérée sur zone d'étude lors de nos prospections.

Source : Atlas : Atlas des papillons de jour et libellules du Languedoc-Roussillon (consultable en ligne).

lllustration 147. Tableau des espèces d'insectes protégées connues autour de la zone dltude

Les prospections entomologiques réalisées à lété 2015 et au printemps2016 ont permis de mettre en évidence une de
ces quatre espèces sur la zone détude : la Diane Zerynthia polyxena. Uintérêt de la zone détude pour cette espèce est décrit
dans la suite du document (cortège des milieux ouverts à semi-ouverts). Les deux espèces dbdonates, dépendantes de cours
d'eau permanents, sont considérées comme non potentielles en reproduction. Des mâles de ces libellules sont susceptibles
dêtre observés en début de saison sur la zone détude en phase de maturation (pas d'enjeu particulier). Enfin, la Magicienne
dentelée, sauterelle assez fréquente dans la région au sein des friches sèches et des garrigues, do1 ici être considérée comme
potentielle.

Au total,72 espèces ont été comptabilisées lors des deux sorties dédiées aux insectes (12 mai 2Ol6 et 12 août 2015). Cela
correspond à une diversité spécifique moyenne en milieu agricole qui s'explique par la présence de nombreuses friches et
fourrés. Le tableau en annexe du présent document liste ces espèces et leur statut de protection et de vulnérabilité. La plu-
part des espèces rencontrées sont communes en région méditerranéenne, certaines sont néanmoins plus localisées. Quatre
espèces, en plus de la Diane, présentent un statut particulier et un enjeu de conservation sur la zone d'étude. Nous pouvons
classer les insectes observés par cortèges correspondants aux grands types d'habitats décrits en début d'analyse. Une grande
majorité des espèces appartient au cortège des milieux ouverts.

Cortèqe des milieux ouverts à semi-ouverts

Les milieux ouverts à semi-ouverts couvrent l'essentiel de la zone détude. lls comprennent des vignobles intensifs, tels que
celui présent dans la partie sud-ouest, de maigre intérêt pour l'entomofaune (important travail du sol, utilisation de produits
phytosanitaires).

Des biotopes de friches sèches, plus riches en insectes, couvrent également une surface importante. Ces friches présentent,
sur la zone étudiée, différents faciès : on observe tout d'abord des secteurs récemment remaniés (abords du bassin de réten-
tion au sud, périphérie des travaux au niveau des nouveaux lotissements, et friches post-culturales récentes dans la partie
nord). Ces secteurs présentent une maigre végétation et des zones de sol nu, étendues favorables à un cortège particulier
d'insectes géophiles dont font partie les ædipodes (Gdipode occitan Oedipoda charpentieri, Gdipode bleu Oedipoda
caerulescens, Gdipode aigue caerulans). Ce cortège est peu diversifié, mais comprend des espèces typiques, certaines, telles
que l'Gdipode occitan, étant patrimoniales.

Les autres friches de la zone détude, à végétation dense et assez haute, présentent
une entomofaune plus riche, tant en termes de diversité que de biomasse. on y re-
trouve des espèces classiques dans les friches méditerranéennes telles que le Collier
de Corail Aricia agestis, la Mélitée orangée Melitaea didyma, la Zygène du panicaut
zygaenasarpedon, lAiblopedeKénitraAiolopus puissanti, le Dectique à front blanc
Decticus albifrons ou encore le Phanéroptère liliacé Tylopsis lilifolia. Enfin, quelques
linéaires de délimitation des parcelles agricoles sont également présents sur la zone
détude. Si peu d'insectes sont inféodés à ces linéaires plus arborés, notons la présence
de plusieurs espèces de cigales (Cigale grise Cicada orni, Cigale noire Cicadatra atra et
cigale plébéienne Lyristes plebejus, photo ci-contre). De plus, c'est majoritairement
en lisière de ces linéaires que sont présentes les stations de reproduction de la
Diane.

Au sein de ce cortège des milieux ouverts à semi-ouverts, plusieurs espèces patrimoniales ont donc été identifiées, en par-
ticulier au niveau des friches. Elles sont décrites dans les fiches ci- dessous.
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Diane Zerynthia polyxena

Plusieurs stations de reproduction de ce papillon de jour typiquement méditerra-

néen ont été découvertes sur la zone d'étude. Ces stations sont localisées dans les

parties sud (abords de la station dépuration) et est de la zone détude' La population

de Diane mise en évidence a la particularité de se reproduire exclusivement sur lAris-

toloche à nervures peu nombreuses Aristolochia paucinervis, plante-hôte secondaire

dans la région et considérée comme patrimoniale (cf. partie dédiée à la flore). Au re-

gard de l'important effectif de chenilles recensé lors de la sortie entomologique du 12

mai 2016, la Diane peut être qualifiée d'abondante sur la zonedétude,maisreste
assez localisée (cf. carte ci-après en fin de chapitre lll.4)'

Ce papillon est protégé en France et inscrit en annexe lV de la Directive Habitats-Faune-Flore. ll est également considéré

comme déterminant strict dans la constitution des ZNIEFF en région Languedoc-Roussillon. Bien que considérée comme

en préoccupation mineure en France (U|CN,2013), l'espèce est majoritairement présente dans des biotopes frais à humides

souvent menacés par I'anthropisation.

De ce fait, un enjeu modéré est défini sur la zone détude pour les biotopes de reproduction de lêspèce.

Remarque importante : suite oux inventaires menés à !'automne 2017 concernant la recherche de parcelles de compensation'

nous avons constaté que la friche particulièrement favorable à ta reproduction de Ia Diane située en limite est de notre zone d'étude

(nombreuses chenilles détectées) avoit été mise en culture. Ce changement dbccupation du sol a été particulièrement néfaste à

tespèce de par la destruction d'individus et la perte d'habitat qu'il a engendré. En effet, il s'agissoit ici d'un des rares secteurs particu'

Iièiement propices à la reproduction de !'espèce, et une partie notabte de la population a probablement été affectée'

Nous avons choisi de faire continuer à faire apparaitre les habitats de reproduction identifiés pour la Diane sur la carte des habi-

tats d,espèces en fin de chapitre. Cette perte d'iabitat tocal sera prise en compte dans l'analyse des impocts directs du proiet (effet

cumulatif).

Caloptène occitan Calliptamus wattenwylianus

Ce criquet a été observé sur plusieurs secteurs de friches sèches de la zone détude. Bien qu'es-

sentiellement contacté au niveau des zones à faible recouvrement herbacé, il peut également être

présent dans les secteurs de friches évoluées.

Le Caloptène occitan est une espèce typiquement méditerranéenne qui est présente dans tous

les départements bordant la Méditerranée, à l'exception de lAude et des Pyrénées-Orientales.Tou-

tefois, ce criquet y est assez peu fréquent hormis dans quelques secteurs du département de l'Hé-

rault et en Crau. Sa répartition nécessite dêtre précisée (espèce morphologiquement très proche

de taxons communs). Le Caloptène occitan est considéré comme à intérêt patrimonial moyen par

IASCETE (2011) qui le juge non menacé en France.

Toutefois, en raison de sa faible fréquence dans la région, nous lui attribuons un enjeu de

conservation modéré sur la zone d'étude

Decticelle des sables Platycleis sabulosa

Une femelle adulte de cette sauterelle a été photographiée à proximité de la station Elle est considérée comme

potentielle dans les autres secteurs de friches sèches à végétation herbacée peu dense.

Cette sauterelle méditerranéenne est présente en France dans tous les départements

bordant la Méditerranée ainsi qu'en Ardèche, en Aveyron, dans la Drôme et dans le Vau-

cluse. Comme son nom l'indique, l'espèce a des exigences particulières. Elle semble en ef-

fet localisée sur la côte méditerranéenne où elle colonise préférentiellement les terrains

sablonneux, notamment les dunes littorales. Les données éloignées du littoral sont assez

rares (Gard & Vaucluse, CBE 2012 & 2013). En raison de ces exigences envers des biotopes

particulièrement menacés, la Decticelle des sables est considérée dans notre pays comme

< Menacée, à surveiller > dans la Liste rouge (DEFAUT & SARDET 2004). Elle représente de ce

fait un enjeu de conservation modéré sur la zone d'étude

Gdipode occitane Oedipoda charpentieri
plusieurs stations de ce criquet ont été découvertes au niveau de friches récentes, présentant une végétation herbacée

éparse à inexistante. ll s'agit en effet d'une espèce typiquement géophile qui ne sera

pas observée dans les autres biotopes de la zone détude'

Ce criquet est présent, en France dans tous les départements bordant la Méditer-

ranée à l'exception des Alpes-Maritimes. Quelques stations sont également présentes

en marge dans les départements de lAriège et des Alpes de Haute- Provence. ll s'agit

d'une espèce peu fréquente, dont les populations semblent se concentrer sur la frange

littorale. llGdipode occitane est considérée comme fortement menacée d'extinction

sur le pourtour méditerranéen, et est désignée comme espèce déterminante stricte

dans la constitution des ZNIEFF régionales. Son enjeu deconservationestjugém

Decticelle des sables - CBE2012
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Decticelle à serpe Platycleis falx laticauda
Plusieurs individus ont été observés lors de I'inventaire estival, à la fois dans le secteur

de pelouse sèche ponctuée de ligneux (partie nord-ouest de la zone détude), et dans une
friche herbacée (partie ouest de la zone détude). La Decticelle à serpe doit être attendue
sur l'ensemble des secteurs de friches.

Cette espèce est considérée comme < fortement menacée d'extinction > dans le domaine
biogéographique méditerranéen. Elle est présente sur tous les départements bordant la
Méditerranée, mais semble très peu fréquente à l'est du Rhône. En région Languedoc-Rous-
sillon, lêspèce est fréquente et ne semble pas particulièrement menacée. son enjeu de
conservation est ici considéré comme modéré.

Une autre espèce dbrthoptère appartenant au cortège des milieux ouverts à semi-ou-
verts est ici attendue : la Magicienne dentelée Saga pedo.

Magicienne dentelée Saga pedo

Les milieux de friches et de pelouses sèches situés au centre de la zone détude shvèrent
particulièrement favorables à cette sauterelle. lls présentent en effet de nombreux arbres
et arbustes favorables à la cache des adultes, une abondance en proies potentielles (or-
thoptères, mantoptères) et des zones de sol nu favorables à la ponte. Lêspèce est égale-
ment attendue au sein d'un vignoble abandonné en limite sud-est de la zone détude. La
Magicienne dentelée a été recherchée, en vâin, au printemps (recherche de larves) et en
été (recherche des imagos). cependant, il s'agit d'une espèce parfois difficile à détecter
(particulièrement cryptique, mæurs nocturnes, absence démission sonore). Bien répar-
tie sur le pourtour méditerranéen, surtout en plaine, elle est connue localement (Béziers,
Portiragnes, Sérignan, Thézan-les-Béziers) dans des milieux proches de ceux rencontrés
sur la zone détude (friches sèches en bord de vignobles).

ll shgit d'un insecte protégé en France et en Europe, considéré commeVulnérable sur la Liste rouge mondiale (UlCN, 1996).
Sur le pourtour méditerranéen français, l'espèce est fréquente (localement commune) et ne paraît pas particulièrement me-
nacée.

Elle représente ici un enjeu de conservation modéré.

Cortège des milieux humides

Aucune zone humide favorable à Ia reproduction des libellules n'a été recen-
sée sur la zone détude. Le bassin de rétention présent dans la partie sud de la
zone détude n'était pas en eau lors de nos prospections entomologiques (été
2015 & printemps 2016). Les années pluvieuses, il est possible qu,il permette la
reproduction dêspèces communes et peu menacées telles que lAgrion élégant
lschnura elegans et le sympétrum à nervures rouges sympetrum fonscolombii
(photo ci-contre). Cette dernière espèce, ainsi que deux autres espèces d,ani-
soptères (libellules vraies, espèces bonnes voilières), lAnax empereur Anax
imperator et l'orthétrum réticulé orthetrum cancellatum, ont été observées en
chasse au niveau des friches. ll est fort probable que ces espèces se reproduisent
au niveau du canal du Midi, situé en périphérie sud de la zone détude.

Sympétrum à nervures rouges - CBE 2015
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Les cartes proposées ci-après permettent de localiser les observations despèces patrimoniales ainsi que les biotopes leur

étant favorables sur la zone détude.

lnsætes patrimoniaux

o caloptène æcitan

o Dæticdle des sables

a Decticdle à sdpe
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Maitre d'cuvrage: Cmmune de Cers
Réalisaiim: CBE. NovmlIe 2018
sources : Googlê Sate$ite
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Illustration 1 48. Carte de Iocalisation des insectes patilmoniaux vis-à-vis de la zone d'étude
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les friches

P3
(NAT),

P2 (MED)
LC Zns modéré

Magicienne
dentelée
Saaa pedo

Attendue dans
les friches et

pelouses
IV X P3 (NAT

& MED)
LC Zns modéré

Decticelle à serpe
Platycleis falx
Iaticauda

Potentiellement
abondante dans

les friches

P3
(NAT),

P2 (MED)
VU modéré

Friches sèches de
la zone d'étude

Diversité entomique importante, présence de plusieurs orthoptères
patrimoniaux et de la Diane

Linéaires arborés
présentant des
stalions
d'Aristoloche

Présence de la Diane en reproduction. Extrémité sud de la zone d'étude

Ll lil
-l)llr il iir

I Lil

r lrti.)r
/,1.iiir lt,1i'

r irli,)rl:1,)it,l,lil
(r.lrt j.rr 'til lllri)iilll i ,iilt rl,i ir i

iilf,llntiril.) l')rtùt:).tii")ilr)liit,) riHtrt,r,jJ
Lilqptll,r;ilùrt,,itit

Bilan des enjeux entomologiques

Les enjeux entomologiques sont considérés comme modérés sur la zone détude et concernent les secteurs de friches
(diversité élevée d'espèces, présence du Caloptène occitan, de la Decticelle des sables et de l'Gdipode occitane) et certains
linéaires de bord de cultures, hébergeant la Diane en reproduction.

Abréviations utilisées DH : Directiv€ ( Hâbitats, Fâune et Flore ), annexes ll, lV ou V
PN. : Protection Nationals, artictes 2 à 5 de l,Anêté ministériel du 23 avril 2OO7
LRN : Listê Rouge Nationalê et LRE : Liste Rouge Européenne (LC : préoccupation mineure, DD :
donné€s insuffisantes, P2 : ospèce fort€ment menacée d'extinciion ; p3 : Ménacée, à suruàiller ;
NAT : niveâu national ; MED : domaine méditeranéen.)
ZNIEFF LR: Déterminânte dans la constitution des nouvslles Zonss Naturelles d'lntérêt
Ecologiltle, Faunistiquo et Floristiquê ên région Languedoc-Roussillon (ZNs : 6spèce détêrminânte
stricte ; ZNr : espèc6 remarquâble).

'Enleu régional j à dire d'êxpert (croisement dos statuts avec la rareté €t vulnérabilité effectivè de l,espèce)

Illustration 150. Tableau de synthèse des enjeux entomologiques sur lo zone d,étude

7, Les nMpHlglrNs

Remarque: tous les amphibiens sont protégés par I'anêté du l9 novembre 2007.

Peu de données bibliographiques sont répertoriées autour du projet dhménagement. Quelques données de l,EpHE ont
pu être rassemblées à léchelle communale. Ainsi, quatre espèces d'amphibiens sont mentionnées dans la bibliographie à
l'échelle locale (cf. tableau ci-contre).

-DREAL-LR. Février 201 3.

lllusttotion 151, Tableau des espèces dhmphibiens mentionnées dans Ia bibliographie

Concernant ces données bibliographiques, seule une espèce nêst pas attendue localement : le Pélobate cultripède. En ef-
fet, en l'absence de mare avec une importante profondeur d'eau et une longue période d'inondation, cette espèce n,est pas
attendue au niveau de la zone détude.

Aucune prospection spécifique n'a été réalisée pour les amphibiens. Toutefois, les habitats dêspèces ont été recherchés
durant les sessions de terrain imparties aux autres groupes biologiques (recherche de points d'eau,vérification des gîtes po-
tentiels...)' Aucune espèce n'a cependant été contactée durant les prospections automnales et printanières.Toutefois, une
zone humide potentiellement favorable aux amphibiens a été identifiée sur site. Nous évoquerons donc ici les potentialités
de présence d'espèce au regard des habitats jugés favorables à ce groupe.

Pélobate cultrlpède
Pelobates cultripes

ZNIEFF ZNIEFF Très fort Non attendu sur zone

Pélodyte ponctué
Pelodytes punctatus EPHE 2009 700 m au nord du projet Faible

Rainefte méridionale
Hyla neridionalis

EPHE,
zones

humides
2009 900 m au nord du projet Faible

(irenoullle verte
indéterminée
Pelophvlax sp.

EPHE 2009 901 m au nord du projet lntroduit
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Les milieux favorables aux amphibiens localement

Un bassin de rétention a été localisé au sud-est de la zone détude, en périphérie ouest de la station dépuration (STEP) de

la commune. Cette zone humide au caractère anthropique peut représenter un habitat de reproduction favorable à une ba-

trachofaune commune en contexte périurbain'

Lors d,un passage réalisé en mai 2016, seule une fine lame d'eau était présente dans le bassin (cf. photos ci-dessous)' Notons

que le printemps 2016 a particulièrement été défavorable à la reproduction des amphibiens en raison des très faibles préci-

pltutiont obtenues en région. De nombreuses zones humides ont été à sec, notamment celles ayant un caractère temporaire.

il est donc possible qu'au.un" reproduction n'ait eu lieu cette année localement, dû à une très faible hygrométrie durant la

période de reproduction, soit entre mars et mai.

Remarque: Ia STEP, Iocatisée en périphérie de ce bassin, peut également présenter des pièces en eaux peu profondes favorables

à un même cortège d'espèces communes. Les milieux naturels à semi-naturels présents autour de la STEP forment des habitats ter-

restres d'intérêt pour ce grouPe.

' F?l?t.ÏfFry-".îryt{:î1Es!ættiæ*

Aperçu du bassin potentiellement favorable aux amphibiens - CBE 2016

Notons également que les milieux ouverts à semi-ouverts de la zone détude constituent des habitats nécessaires à la phase

terrestre des amphibiens. Ainsi, les pelouses sèches, friches, fourrés et Iinéaires arbustifs de la zone détude sont considérés

comme des habitats d'intérêt pour la batrachofaune locale (cf. carte suivante).

Les milieux agricoles ouverts à semi-ouverts (vignobles, cultures céréalières et oliveraies) ne présentent en revanche pas

d'intérêt particulier pour ce groupe biologique.

Les espèces

Le bassin de rétention représente un habitat de reproduction potentiel pour des espèces

communes et relativement ubiquistes. Ainsi, au regard de la nature des habitats présents et

des éléments bibliographique recensés autour de la zone détude, quatre espèces d'am-

phibiens sont attendues sur site : le Crapaud calamite Epidalea calamita, la Grenouille rieuse

Pelophylax ridibundus, le Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus et la Rainette méridionale

Hyla meridionalis.

Ces espèces sont relativement communes et régulièrement contactées dans des bassins si-

milaires en contexte périurbain. Elles ne présentent pas d'enjeu de conservation notable aussi

bien à léchelle régionale que locale.

Ainsi nous considérons des enjeux faibles pour l'ensemble des espèces considérées comme

potentielles ainsi que leurs habitats (milieux humides et habitats terrestres)'

La carte suivante permet de localiser les habitats d'intérêt pour les amphibiens au sein de la zone détude.

Rainette méridionale -
cBE, 201 1

r
J
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f Bassin de rétèntion - habitat
de roproduction potentiel pou,
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I Milieux ouvêrts à semi-
ouverts favorables à la
phase tenestre des
amphibiens

O Liénaires arbustifs
potentiellement f rêquentés
par les amphibiens en phase
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[]3 Périmètre opérationnel

El Futur bassin de rétentlon (hors
périmètê de ZAC)

Ë! Zone d'étude

0 100 200

--==

m

Maltre d'qJwage : Coanmune de Cefs
Réalisation : CBE, No/embrê 2018
SoLrce : Googlo Satellite

lllustration 152. Carte de localisation des principes habitots d'intérêt pour les amphîbiens

Bilan des enjeux oour les amphibiens

La zone détude présente peu d'intérêt pour les amphibiens. Seules des espèces communes sont attendues en reproduction
au sein du bassin de rétention situé au sud-est du secteur. Les milieux naturels ouverts à semi-ouverts constituent des habitats
utilisables pour la phase terrestre des amphibiens potentiellement présents en reproduction.

Globalement, les enjeux vis-à-vis de ce groupe sont considérés comme étant faibles à l'échelle du projet.

Abrévialions utilisées DH : Direclive ( Habitats, Faune et Flore ), annexes ll, lV ou V
PN : Protection Nationale, articles 2 à 5 de I'Anêté ministériel du iB décembre 2007
LRN : Liste Rouge Nationale (LC : préoccupation mineure).
LRR :.Liste Rouge Régionale Languedoc-Roussillon (LC : préoccupation mineure, NA : non
applicable).
ZNIEFF LR : Délerminante dans la constitution des nouvelles zones Naturelles d,lntérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique en région Languedoc-Roussilton.
*Enjeu régional : DREAL-LR, février 201 3

lllustration 153, Tableau de synthèse des enjeux concernant les amphibîens sur Ia zone d'étude

Les espèces

Crapaud calamite
Epidalea calamita An. lV Art.

2
LC LC Faible Faible

Grenoullle rieuse
Pelophylax
ridibundus

An. V Art.
3

LC NA lntroduit Très faible

Pélodyte ponctué
Pelodytes punctatus

Art.
3

LC LC Faible Faible

Rainette
méridionale

Hyla meridionalis

Attendue,

abondante
peu

An. lV Art.
2

LC LC Faible Falhle

Les habitats d'espèces

Milieux aquatiques Habitats de reproduction potentiels : bassin de rétention et zones
humides potentiellement présentes dans la station d'épuration

Falblè

Milieux terrestres Milieux naturels ouverts à semi-ouverts composés de pelouses
sèches, de friches et fourés ainsi que de linéaires arbustifs Falblê
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8. Les nepnus

. Remarque : tous les reptiles sont protégés par I'arrêté du l9 novembre 2007-

La bibliographie, provenant de la base de données de I'EPHE et des zonages ZNIEFF, a permis de mettre en évidence cinq

espèces de reptiles localement (cf. tableau ci-dessous).

-_l-:i:,. I
';,;i.,,; r-;.. .çgBlpi.,pi :,.'.. .1'..:
j r:.1,.' -. i:..,i:..r -,':--'

sôuiaet
.,.1: r{Q-$}-::,'

- ], -I j ,?_ii :l

.lnètnar,cucp

Couleuvre à échelons
Rhinechis scalaris

EPHE 1 994
600 m au sud-est

du projet
Modéré

Lézard catalan
Podarcis liolepis

EPHE 2006 Dans le village Faible

Lézard des murailles
Podarcis muralis

EPHE 2009 Dans le village Faible

Lézard ocellé
Timon lepidus

ZNIEFF ZNIEFF Très fort Non attendu

Psammodrome d'Edwards
Psammodromus edwarsianus

ZNIEFF ZNIEFF Fort

.DREAL-LR. Février 2013

tllustrotion 154. Tobleau des espèces de reptiles mentionnées à proximité de Ia zone d'étude

Les prospections réalisées à l'automne 2015 et au printemps 2016 ont permis de confirmer la présence de six espèces sur

la zone détude. Au regard des éléments bibliographiques rassemblés autour du projet ainsi que des habitats présents in situ,

une espèce est également attendue sur la zone détude'
par ailleurs, en l'absence de gîtes en pierres ou anthropiques, le Lézard ocellé, mentionné dans la ZNIEFF située à moins de

500 m du projet, n'est pas attendu sur la zone de projet.

Ces espèces observées et attendues sont rattachées à deux grands cortèges d'habitats décrits dans les paragraphes sui-

vants.

Cortège des milieux ouverts à semi-ouverts

Les milieux naturels ouverts à semi-ouverts sont essentiellement composés de pelouses sèches avec des zones de fourrés

et de friches. Les bordures de chemins avec une strate herbacée plus ou moins dense représentent également des milieux

d,intérêt d'un point de vue fonctionnel, permettant le déplacement de l'herpétofaune au sein de la zone détude.

f ::' '*+g'

Aperçu des milieux ouverts à semi'ouverts de la zone d'étude - GBE 2016

Les prospections printanières ont permis de mettre en évidence de belles populations de Psammodrome d'Edwards et de

Seps sïrié à, .*rr de la zone détude. Des détails afférants à ces deux espèces patrimoniales sont présentés ci-dessous.

Psammodrome d'Edwards Psammodromus hispanicus

Une quinzaine d'individus a été contacté sur l'ensemble des prospections réalisées sur site.

Les pelouses sèches, les pelouses à thym et l'ensemble des lisières herbacées à arbustives de la

zone détude sont utilisées par lêspèce. En effet, de nombreux individus ont été observés entre

des parcelles agricoles (vignobles et cultures céréalières), sur de simples bandes enherbées en

bordure de chemin. Cette espèce semble coloniser lênsemble des différents milieux naturels

de la zone détude en empruntant ces corridors relativement réduits.

Ainsi, le Psammodrome d'Edwards est essentiellement concentré sur les milieux ouverts lo-

calisés au cæur de la zone détude mais aussi sur la majorité des corridors naturels ouverts

identifiés localement (cf. cartes ci-après).

Ce psammodrome typiquement méditerranéen est considéré < vulnérable > dans la liste

Rouge régionale. Bien que les populations situées en garrigue soient moins impactées que

celles présentent en zones côtières, les modifications des pratiques agro-pastorales en région

entraînent un déclin notable des habitats favorables à I'espèce dans l'arrière-pays languedo-

cien.

Psammodrome d'Edwards
- cBE 2016

'.t-
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Pour ces différentes raisons et au regard de l'importante population présente sur site, nous considérons un enjeu de conser-
vation localement fort pour cette espèce.

Seps strié Chalcides striatus
Tout comme le Psammodrome d'Edwards, une importante population de Seps strié est présente

localement comme l'atteste plus d'une quinzaine de contacts lors de l'ensemble des sorties réali-
sées entre l'automne 2015 et le printemps 2016.

Sur ce site, cette espèce utilise les habitats similaires à ceux du Psammodrome d'Edwards, avec
une abondance plus importante dans les pelouses sèches, ce qui correspond bien à ses exigences
écologiques. ll a également été contacté sur les lisières de parcelles agricoles et les bordures en-
herbées de chemins.

Le Seps strié reste bien représenté sur le pourtour méditerranéen. Toutefois, la fermeture géné-
ralisée constatée en région lui a valu un statut <Vulnérable > au vu de la réduction de ses biotopes
de prédilection.

Au regard de l'importante population présente localement, et des faibles surfaces favorables
restantes aux alentours, nous considérons l'enjeu de cette espèce patrimoniale comme modéré.

Enfin, les milieux ouverts à semi-ouverts de la zone d'étude sont favorables à deux espèces de couleuvres : la Couleuvre de
Montpellier, avérée au nord de la zone détude, et la Couleuvre à échelons jugée potentielle. Ces deux espèces sont considé-
rées comme < Quasi-menacées > en Languedoc-Roussillon, principalement à cause de la mortalité routière. Ces deux espèces
restent tout de même communes notamment dans les milieux ouverts à semi-ouverts tels que présents sur la zone détude.
Nous pouvons donc considérer un enjeu de conservation localement faible vis-à-vis de ces deux espèces.

Actualisation de 2021 à prévoir: le Lézard ocellé est attendu sur site, étant donné les murets nouvellement créés en
bordure de l'urbanisation de cers, et la donnée la plus proche à environ I km à l,est.

Cortège des milieux urbains

La zone d'étude se trouve en périphérie de l'urbanisation de Cers. Les habitations et autres milieux anthropiques repré-
sentent des habitats favorables à des espèces communes de reptiles, telles que le Lézard des murailles, le Lézard catalan et la
Tarente de Maurétanie

Bordures d'habitations utilisées, entre autres, par le Lézard des murailles (photos de droite) - CBE, 2Oi6

Ces espèces ne présentent pas de vulnérabilité particulière en région et restent relativement communes en contexte urbain
et périurbain. Nous considérons donc l'enjeu de conservation de ces trois espèces, ainsi que leurs habitats, comme faible.
Aucune autre espèce n'est attendue sur ce cortège.

Les cartes suivantes présentent la localisation des reptiles contactés sur la zone détude et les habitats d'espèces identifiés
localement.

Remarque importante : comme déjà précisé dans le document, Ies inventaires menés à I'automne 2017 vis-à-vis de la recherche
de parcelles pour la compensation écologique ont permis de constater que la friche située en limite est de Ia zone d'étude avoit été
tronsformée en vigne plocée en culture biologique. Les linéaires arbustifs ont en revanche été préservés sur tout Ie pourtour de Ia
parcelle. Si ces éléments permettent le maintien de corridors favorables aux reptiles, en revanche la porcelle transformée n'est plus
considérée comme un habitat propice aux reptiles, et notamment patrimoniaux (Psammodrome d'Edwards, Seps strié). Nous avons
choisi de continuer à faire apparaître cette parcelle comme habitot favorable sur la carte suivante. En revanche, I'analyse des im-
pacts, dans Ia suite du document, prendra en compte l'obsence de milieux fovorables dans ce secteur.
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a Couleuvre de Montpellier

rl Lézard catalan

o Lézard des murailles

a Psammodromè d'Edwards
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Source : Google Satellile

Illustrdtion l5S, Carte de Iocolisf/tion des observations de repti!es vis'à-vis du proiet d'aménagement
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iltustration 1 56, carte de !ocalisation des habitats favorables oux reptiles
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Bilan des enjeux pour les reptiles

Les effectifs de Psammodrome d'Edwards et de Seps strié sont relativement importants vis-à-vis des surfaces de milieux
favorables identifiés localement. En effet, les milieux naturels ouverts à semi-ouverts se trouvent relativement enclavés entre
l'urbanisation de Cers et les milieux agricoles de la commune. C'est pourquoi nous considérons que ces habitats bénéficient
d'enjeux de conservation localement forts.

Le cortège d'habitat urbain ne représente, quant à lui, que des enjeux faibles au regard des espèces communes qui y sont
présentes.

Abréviations utilisées : DH : Directive ( Habitats, Faune et Flore >, annexes ll, lV ou V
PN : Protection Nationale, articles 2 à 5 de l,Arrêté ministériel du 1B décembre 2OO7

LRN : Liste Rouge Nationale (VU : vulnérable, NT: quasi menacé ; LC : préoccupation mineure).
LRR : Liste Rouge Régionale Languedoc-Roussillon
ZNIEFF LR : Déterminante dans la constitution des nouvelles Zones Naturelles d'lntérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique en région Languedoc-Roussillon (ZNs: espèce déterminante
stricte).
*Enjeu réglonat : DREAL-LR, février 2013

lllustration I 57. Tobleau de synthèse des enjeux concernant les reptiles sur la zone d'étude

9, lrs cxlnoprÈREs

Remarque: tous les chiroptères sont protégés par I'orrêté du 23 avrit 2007.

La bibliographie a permis de mettre en évidence six espèces de chiroptères sur la commune ou les alentours (cf. tableau
suivant).

Les données bibliographiques obtenues proviennent de la consultation des inventaires des ZNIEFF et sites Natura 2000
présents localement, ainsi que sur la base de données du GCLR (sites connus pour abriter des colonies de chiroptères, mais
également les données accessibles sur internet via le site de IONEM). Aucune donnée précise (en considérant par exemple
un rayon de 5 km autour de la zone détude) n'a pu être récoltée, donc toutes ces données seront à considérer avec prudence.

Espèces $ource(s) Eniêu
réqional*

Date de dérnière
obs.eryâtion l-ocalisatioR

commune
N2OOO, ONEM Faible 2009

Pas de donnée
précise

Pipistrelle de Kuhl
Pipistrellus kuhli N2OOO, ONEM Faible 2009

Pipistrelle pygmée
Pipistrellus pvamaeus N2OOO, ONEM Modéré 2009

Oreillard gris
Plecotus austriacus N2000 Modéré 2009

Epfesicus serolrnus N2OOO, ONEM Faible 2009

Vespère de Savi
Hypsugo savii ONEM Modéré 2002

. DREAL LR, février 201 3 ; tr Espèces avérées sur site

lllustration 158. Tobleau des espèces de chitoptères mentionnées à proximité de Ia zone d,étude dans la
bibliographîe

Cortège des milieux ouverts à semi-ouverts
Psammodrome d'Edwards
Psam mod rom u s edwa rsi a nu s

Avérée,
abondante

Art.
3

NT VU ZNs Fort

Seps strié
Chalcides stiatus

Avérée,
abondante

Art.
3

LC VU Modéré

Couleuvre à échelons
Rhinechis scalais

Attendue,
peu

abondante

Art.
3

LC NT Modéré Faible

Couleuvre de Montpellier
M a I po I o n monspessu/anus

Avérée, peu
abondante

Art.
3

LC NT Modéré Faible

Milieux ouverts à semi-
ouverts herbées)haies et bordures de chemins en

Pelouses sèches, friches et corridors écologiques (lisières de

Cortège des milieux urbains
Lézard des murailles
Podarcis muralis

Avérée,
abondante

An.
IV

Art.
2

LC LC Faible Faible

Tarente de Maurétanie
Tarentola mauitanica

Avérée,
abondante

Art.
3

LC LC Faible Falble

Lézard catalan
Podarcis liolepis

Avérée,
abondante

Art.
2

LC LC Faible Faible

Milieux urbains Murets, bordures de lotissement, et gravats anthropiques Faible
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La prospection de terrain a permis de confirmer la présence de quatre des espèces mentionnées dans la bibliographie. Les

deux autres espèces, bien que non contactées, restent attendues localement mais uniquement en activité de chasse/transit.

Trois autres espèces ont été contactées au cours de létude : la Noctule de Leisler Nyctalus leisleri, le Minioptère de Schreibers

Miniopterus schreibersii et le groupe des Oreillards (Oreillard roux/Oreillard gris Plecotus auritus/Plecotus austriacus).

par ailleurs, la consultation du site du BRGM nous a permis de préciser l'absence de cavités souterrraines dans un rayon de

plus de 10 km autour de la zone détude. Seuls des ouvrages civils sont identifiés à plus de 8 km au sud-ouest (sur la commune

de Vendres) et au nord (sur la commune de Montblanc).

lntérêt global et fonctionnel de la zone d'étude pour les chiroptères

Le site détude s,inscrit dans un contexte agricole, en bordure de l'urbanisation de Cers. llest ainsi caractérisé par la prédomi-

nance de milieux ouverts à semi-ouverts (cuiture, majoritairement), bordés de linéaires arbustifs et arborés qui ne forment pas

de continuité écologique très favorable aux chiroptÂres. Seuls quelques rares arbres d'intérêt (mais pas forcément matures)

sont identifiés localement, tandis qu'un unique hangar utilisé est présent sur la zone détude. Ainsi, les possibilités de gîtes de

reproduction, aussi bien arboricole qu'en bâti apparaissent assez limitées au sein de la zone étudiée.

En périphérie de la zone détude, deux éléments peuvent toutefois être notés

- Le Domaine de Caylus, à I'est de la zone d'étude, accompagné d'une large zone arborée notable localement : outre la

possibilité de gîte arboricole, ce secteur pourrait également être favorable aux espèces appréciant les vieux bâtis (fissures,

combles...). Cette propriété privée n'a toutefois pas été spécifiquement prospectée.

- Le Canal du Midi, au sud de la zone détude : il représente un corridor d'intérêt majeur pour la chasse et le transit des

chiroptères, mais également pour le gîte d'espèces arboricoles au niveau des platanes maintenus le long du linéaire'

Aperçu, en arrière-plan, du linéaire o" o'"5,:i""0':),:t%ti 
i&?d 

du Midi (vue depuis le centre de la zone

Activité chiroptérologique relevée

Le tableau suivant présente les résultats des enregistrements automatiques des SM2BAT lors de la nuit du 6 août 2015,

avec les différentes espèces contactées et le nombre de contacts relevés sur chaque point découte. Ce nombre de contacts

permet de définir un niveau d'activité pour chaque espèce et chaque enregistreur, en référence au tableau évoqué dans la

partie méthologique. pour les enregistrements qui nbnt pu être identifiés jusqu'au niveau de précision de l'espèce (difficultés

pour identifier les'espèces depuis làs sonogrammes, voir méthodologie), et par conséquent rassemblés sous forme de grou-

pements d'espèces (surlignés en bleu clair àans le tableau), nous avons fait le choix de ne pas catégoriser leur activité.

,EsBèce
SMBAf A,I SMBATA2

Noctule de Leisler

Sérotine commune

Pipistrelle commune

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrelle pygmée

Minioptère de Schreibers

Oreillard sp

Chiroptère non déterminé 4

Sérotule (groupe sérotines/noctules) 5 7

Pipistrelle du groupe Kuhl/Nathusius 5

Pipistrelle commune/pygmée ou Minioptère 25 3

Murin indéterminé 1 3

Murin ( Haute fréquence ) I 1

Nombre de contacts total/SMBAT 212 845

I activité forte ; I activité modérée ; I activité faible
- groupement d'espèces ne pouvant être discriminé jusqu'à l'espèce

lllustration I 59. Tabteau du niveau d'activité des chiroptères relevés locolement avec Ie nombre de

contact total por SMBAT, avec prise en compte des coefficients de détention par espèce
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Sept espèces ont pu être identifiées au niveau des deux points
découte automatiques réalisés, ainsi que six groupes d,espèces
n'ayant pu être déterminés précisément. ll s'agit là d'une richesse
spécifique modérée, qui peut être expliquée par la présence de mi-
lieux ouverts favorables à la chasse de certaines espèces ubiquistes.
La figure suivante permet de visualiser, pour chaque espèce et à
chaque point découte, le nombre de contacts total obtenu sur toute
la nuit d'enregistrement.

Le point A1, placé au sein d'un patch d'arbres peu connectés, pré-
sente une activité bien inférieure au point A2, placé au niveau d,une
lisière ouverte sur un vignoble La fréquentation globale provient
quasi exclusivement d'espèces communes et opportunistes, comme
les pipistrelles et la Sérotine commune.

Les espèces contactées comme attendues peuvent être affiliées à
différents cortèges. Toutefois, dans le cadre de ce projet, au regard
de la configuration locale dominée par les milieux ouverts à semi-ou-
verts, nous avons choisi de classer les espèces qu'au sein d,un seul et
même cortège : le cortège des milieux ouverts à semi-ouverts.

r lvlinioptère de Schreibers

r Oreillard sp.

r Pipiskelle pygmée

r Pipistrelle de Kuhl

r Pipistrelle æmmune

r Sérotine commune

Noctule de Leisler

A1 A2

lllustration16O. Graphique rcprésentant lo fréquence par
point dëcoute automatique (sortie du 08/08/201 S)
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Cortèoe des milieux ouverts à semi-ouverts

La zone détude est une mosatque de milieux ouverts, parsemés de linéaires arbustifs à arborés.Tous les chiroptères contac-
tés ou attendus localement sont donc rattachés à cortège de milieux ouverts à semi-ouverts. Notons toutefois que certaines
espèces pourraient également être rattachées à d'autres milieux pour leur reproduction ou hivernage (milieux bâtis, caverni-
coles, arborés), mais ces milieux étant absents de la zone détude, un seul cortège est donc pris en compte ici.

Parmi les espèces contactées/attendues, nous pouvons distinguer:
- les espèces plus dépendantes des éléments linéaires arborés pour le transit et la chasse, voire pour Ie gîte : cêst le cas du
groupe des oreillards, contacté au point A2, et de la Pipistrelle de Nathusius, espèce non contactée mais attendue ;
- les espèces plus ubiquistes et anthropophiles qui chassent aussi bien en milieux ouverts que le long de linéaires arborés
: nous considérons ici toutes les autres espèces contactées, de même que des espèces attendues comme le Molosse de
Cestoni, la Noctule commune, leVespère de Savi ou encore le Grand myotis (groupement du Grand et petit Murin). A noter
que deux de ces espèces sont également visées par lAnnexe ll de la Directive < Habitats > (Minioptère de Schreibers et
Grand myotis).

Toutes ces espèces représentent un enjeu local de conservation jugé faible à très faible, comme rapidement décrit ci-des-
sous.

Le groupe des oreillards rassemble ici I'Oreillard roux et l'Oreillard gris, deux espèces difficiles à différencier par l,analyse des
signaux ultrasonores' Le groupe a été contacté sur le point découte A2 et présente une activité faible (troii contacts). pour
chasser, les oreillards apprécient les boisements généralement bien structurés. lls chassent près de la végétation, aussi bien le
long de lisières qu'au sein de boisements encombrés. lls séloignent peu de leurs gîtes pour chasser (rayàn n'excédant pas 5-6
km, souvent bien moins). Concernant les gîtes, l'Oreillard roux fréquente les milieux arboricoles, aussi bien en hibernation que
pour la mise bas. UOreillard gris gîte quant à lui préférentiellement en milieu bâti ou cavernicole durant ces mêmes phases de
son cycle biologique. Considérées comme communes au niveau régional, et contactées uniquement en chasse/transit, lênjeu
local de conservation estjugé faible pour ces deux espèces.

La Pipistrelle de Nathusius n'a pas été contactée de manière certaine d'après les enregistrements (quelques séquences nbnt
pas permis de distinguer Pipistrelle de Kuhl et Pipistrelle de Nathusius, au regard de leur similitude sonographique). ll s'agit
d'une chauve-souris migratrice, connue pour passer l'hiver sur le littoral languedocien. Elle pourrait gîter en contexte arbori-
cole et chasser localement, mais l'absence de milieux humides, qu'elle convoite, et la rareté des espaces boisés nous laissent
penser à une très faible abondance spécifique dans la zone détude. l-'enjeu local est également jugé faible pour cette espèce
qui possède un enjeu régional modéré.

La Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle pygmée et la Sérotine commune sont des espèces ubiquistes qui
chassent dans tous les milieux ouverts à semi-ouverts. Au niveau de la zone détude, ces quatre espèces ont été contactées
sur les deux points découte' La Pipistrelle pygmée et la Pipistrelle commune présentent la plus forte activité et totalisent près
des 7+ des contacts enregistrés au cours de la nuit. Concernant la Sérotine commune, quelques séquences nbnt pu être déter-
minées de manière spécifique (sons dégradés, peu discriminants) et se sont vues réunies dans le groupe des Sérotules. La pi-
pistrelle de Kuhl, la Pipistrelle pygmée et la Sérotine commune ont été contactées en chasse/transit, et pourraient être retrou-
vées en gîte arboricole au sein de la zone d'étude (quelques rares arbres d'intérêt). La Pipistrelle commune n,est, quant à elle,
présente qu'en chasse/transit. L'enjeu régional de ces espèces communes est faible à modéré (Pipistrelle pygmée), et de par
leur utilisation du secteur, des enjeux faibles sont estimés localement, voire même très faibles pour la pipistrelle commune.

II
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De rares séquences de Noctule de Leisler ont également été enregistrées, donc certaines pouvant se confondre avec celles

de la Noctule commune. Ces deux dernières 
"tpl."t 

sont éclectiques dans le choix de leurs terrains de chasse et s'affran-

chissent facilement de la structure du paysage pour voler à haute altitude. La Noctule de Leisler a ainsi été contactée en

chasse/transit, et pourrait gîter dans certains ,".i"rrc favorables en périphérie de la zone détude (Canal du Midi). La Noctule

commune, attendue, pouriait être également présente en chasse/transit et en gîte en périphérie. La zone détude ne représen-

tant qu'un secteur d'intérêt pour la Jhasse et le transit, nous considérons, pour ces deux espèces présentant un enjeu régional

modéré, un enjeu local de conservation très faible.

Le Vespère de Savi et le Molosse de Cestoni nbnt pas été contactés au cours la soirée d'écoute mais sont attendus sur la

zone d'étude en transit voire en chasse. ll s'agit d'espèces de haut vol qui ne dépendent pas des linéaires pour la chasse et qui

apprécient les milieux rupestres. Si le Vespèie de Savi possède un enjeu régional modéré et le Molosse de Cestoni un enjeu

fori, un I'absence déléments d'intérêt sur la zone détude pour ces deux espèces pouvant justifier une utilisation préférentielle

des milieux, leur enjeu local de conservation est jugé très faible'

Le Minioptère de Schreibers a été contacté sur la zone détude avec une fréquentation jugée modérée' ll s'agit d'une

chauve-souris strictement cavernicole qui peut chasser dans une grande diversité de milieux, survoler de grandes zones ou-

vertes et séloigner de son gîte de plusieurs dizaines de kilomètres chaque nuit. Malgré son enjeu régional de conservation

très fort, l,enjeù est jugé faible sur la zone détude du fait de la capacité de déplacement de l'espèce et de son comportement

opportuniste.

Enfin, des individus de < Grand myotis > sont également attendus sur site. < Grand myotis > est un terme employé pour

désigner le Grand Murin (Myotis ryotis) et le Petit Murin (Myotis blythii), deux espèces cousines et difficiles à différencier par

lécoute ultrasonore. Le petit Murin est jugé assez commun au niveau régional et quasi-menacé au niveau national. Le Grand

Murin est peu commun dans le sud de la France et est considéré comme en < préoccupation mineure ) au niveau national'

lls sont tous deux cavernicoles en période hivernale et anthropophiles en été, mais, dans le sud de la France, ils peuvent de-

meurer en gîte souterrain tout au long de I'année. Du fait de I'absence de bâti et de grottes, les < Grand Myotis > ne sont donc

pas attendùs en gîte sur la zone détude. Les milieux ouverts sont, en revanche, des terrains de chasse privilégiés par ces deux

lspèces. L,ensemlle de ces éléments amène à considérer l'enjeu de conservation de ces deux espèces comme faible sur le

périmètre concerné.

La carte proposée ci-contre permet d'identifer les secteurs favorables aux chiroptères sur la zone détude.

Remarque : suite aux inventaires menés à l'automne 20..7 concernant la recherche de parcelles de compensation, il o été constaté

que la parcelle constituée de milieux ouverts à semi-ouverts et située en limite est de Ia zone d'étude, iugée favorable à la chasse des

chirop,tères, avait été tronsformée en culture (vigne en agriculture biologique). Seuls les linéaires arbustifs ont été préservés sur le

pourïour de la parcelle, maintenant un rôle favorable au transit des espèces. En revanche, Ia parcelle en elle-même n'est plus parti-

culièrement propice à lo chosse des chiroptères locaux'

Nous avons choisi de continuer à faire apparaître cet habitat comme décrit lors des prospections de terroin en 201 5. La modifica-

tion d'utilisation du sol sera toutefois prise en compte lors de I'analyse des impacts, dans la suite du document
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tllustration 161. Catte des habitats d'intérêt pour les chiroPtères au niveau de la zone d'étude
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Bilan des enjeux chiroptérologiques

Globalement, les enjeux locaux pour les chiroptères sont jugés faibles du fait de l'absence de bâti, délément arboré mature
voire de cavités favorables au gîte des espèces au sein de la zone détude. Les espèces avérées ou attendues sont essentiel-
lement liées à l'activité de chasse et au transit. Ainsi, les milieux ouverts et les quelques haies en présence, parfois associées
à des talus, constituent un enjeu faible de conservation pour les chauves-souris, en lien avec le contexte agricole et urbanisé
dans lequel s'inscrit le site détude à plus large échelle.

Espèce/Milieux Statut biologique
sur zone

Statut de protection et de menace Enjeu local
de

conservationDH LRN
ZNIEFF

LR
Enjeu

régional*
Cortège des milieux ouverts à semi-ouverts

Pipistrelle de Nathusius
Pipistrellus nathusii

Attendue en chasse
/ transit An. lV NT ZNr Modéré Faible

Oreillard sp
P I e cotu s a u itu s/ P I ec otu s
austiacus

Avéré en chasse /
lransit An. lV LC ZNT Modéré Faible

Minioptère de Schreibers
M i n i o pte r u s sch reib e rsi i

Avéré en chasse /
transit An. ll et lV VU ZNs Très fort Faible

Gtand Myotis

Myotis myotis/Myofis
blvthii

Attendu en chasse /
transit An. ll et lV LCàNT ZNc Modéré à

Fort Faible

Sérotine commune
Eptesicus seroûnus

Avérées en chasse /
transit

Gîtes arboricoles
possibles sur la
zone d'étude

An. lV NT ZNr Faible Faible

Pipistrelle de Kuhl
Pipistrellus kuhli An. lV LC ZNr Faible Faible

Pipistrelle
Pipistrellus

pygmée
pygmaeus An. lV LC Modéré Faible

Pipistrelle commune
P i pi stre I I u s pi pi stre ll u s

Avérée en chasse /
transit An. lV NT Faible Très faible

Noctule de Leisler
Nyctalus leislei

Avérée en chasse /
transit (quelques

gîtes épars
possibles en

périphérie sur le
canal du l\ilidi)

An. lV NT ZNc Modéré Très faible

Noctule commune
Nyctalus noctula

Attendue en chasse
/ transit (quelques

gîtes épars
possibles en

périphérie sur le
canal du Midi)

An. lV ZNc Modéré Très faible

Vespère de Savi
HvÙsuoo savii

Attendu en chasse /
transit An. lV LC Modéré Très faible

Molosse de Cestoni
Tadaida teniotis

Attendu en chasse /
transit An. lV NT ZNc Fort Très faible

lllustrution 1 62. lableau de synthèse des enjeux chiroptérologiques sur la zone d,étude

Abréviations utilisées DH : Dirætive ( Habitals, Faunê et Flore >, annexes ll, lV ou V
LRN : Liste Rouge Nationale (VU : vulnérable, NT : quasi menacé ; LC : préoccupaiion mineure).
ZNIEFF LR: Déteminante dans la ænstitution des nouvelles zones Nalurelles d'lntérêt
Ecologique, Faunistique et Fjoristique en région Languedoc-Roussillon (zNr : espèce remarquable,
ZNc : espèce déteminante à critères).

'Enjeu régional : DREAL-LR, février 2013

10. Lrs mnmmlFÈREs (nons cHtRoprÈREs)

La bibliographie provient uniquement de la base de données en ligne Faune-LR. Aucune donnée n'est connue sur ou autour
du projet. Cinq espèces, dont une protégée, sont répertoriées sur le territoire communal (cf. tableau suivant).

Espèce/Milieux Statut biologique
sur zone

Statut de protection et de menace Enjeu local
de

consêrvationDH LRN ZNIEFF
LR

Enjeu
régional*

Milieux ouverts à semi-
ouverts

Les cultures et friches présentes permettent d,offiir uné diversite-
d'habitat pour la chasse, et très ponctuellement pour le gîte
d'espèces arboricoles mais concernent principalement des
espècgs ubiquistes, conférant un enieu faible à ces milieux.

Faible

rx
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1 Nord de la commune et
sud du canal du MidiLieu-dit

Non
hiérarchiséFaune-LR 2015Fouinê

Martes foina

Modéré
Périphérie de
I'urbanisation20'14 Lieu-ditLapin do garenne

Oryctolagus cuniculus
Faune-LR

Non
hiérarchisé

Nord-est de la commune2014 Lieu-ditLlèvro commun
Lepus europaeus

Faune-LR

Canal du MidiLieu-dit lntroduitFaune-LR 2015Ragondin
Myocastor coypus

Nord de la voie fenéeLieu-dit
Non

hiérarchiséFeune-LR 2013Rênard roux
Vulpesvulpes

;itl I tl:l!,è l'(:t-i I i:l il:1rial:- . f:j:i
i ri rjl.t I

i rtrliot rtiiir:triilÊk:r 1"r,;:ili:Y:]tl4i

"DREAL-LR. février 2013 ; espèces avérées

Illustration 163. Tableau des espèces de mammifères connues sw la Commune de Cers

Les prospections réalisées entre l'automne 20l5 et le printemps 2016 ont permis de confirmer la présence de trois espèces

dont âeuxsont jugées patrimoniales. Seuls le Ragondin et la Fouine, mentionnés en bibliographie, ne sont pas attendus en

l'absence d'habitats favorables au sein de la zone détude.

Les espèces observées directement sur site ou par le biais d'indices de présence peuvent être rattachées à un unique cor-

tège : le cortège des milieux ouverts à semi-ouverts, qui est le cortège dominant localement (les milieux urbains composant

le reste des habitats locaux).

Cortège des milieux ouverts à semi'ouverts

La mosarque de la zone détude représente une configuration d'habitats favorables aux petits mammifères (hors chirop-

tères). En particulier, quatre espèces ont été contactées : le Lapin de garenne, le Hérisson d'Europe, le Lièvre d'Europe et le

Renard roux. Des restes de repàs (amandes) de rongeurs (mulots/souris) ont également été relevés sur la zone sans que lbn

puisse déterminer lêsPèce.

parmi les espèces avérées, deux sont considérées comme communes, et non patrimoniales (Lièvre commun et Renard roux)'

Elles ne bénéficient que d'enjeux de conservation très faibles.

En revanche, deux autres espèces, le Lapin de garenne et le Hérisson d'Europe, sont patrimo-

niales du fait de leur statut menacé en France (pour le Lapin) ou de leur statut de protection (pour

le Hérisson d'Europe).5i le Lapin de garenne peut être considéré comme un enjeu modéré locale-

ment (voir fiche espèce proposée ci-après), le Hérisson d'Europe représente un enjeu faible.

Un individu mort a ainsi été retrouvé en bordure de la zone de projet, attestant de sa présence

en périphérie de l'urbanisation. Les parcs et jardins comme les milieux ouverts à semi-ouverts de

la zone détude lui sont favorables. Son statut de conservation étant classé en < Préoccupation

mineure > à léchelle nationale et régionale, un enjeu faible est donc estimé pour cette espèce

commune en contexte urbain.

Lapin de garenne Orytctolagus cuniculus

Le Lapin de garenne a été observé à plusieurs reprises sur la zone détude. De nombreux terriers

et indices de p}ésence ont, par ailleurs, été trouvés en bordure de friches sur les linéaires arbustifs

présentant des talus de terre. lJespèce semble être abondante localement. Cette espèce n'est pas

protégée mais est jugée quasi- menacée au niveau national. En effet, si le Lapin de garenne peut

être localement considéré comme envahissant (dégâts sur l'agriculture et la sylviculture), les popu-

lations ont nettement régressé ces dernières années, en raison de la chasse sur l'espèce, de la frag-

mentation de ses habitats et de certaines maladies, notamment la myxomatose' Nous considérons

donc un enjeu de conservation localement modéré vis-à-vis de cette espèce.

Remarque : l'Ecureuil roux, espèce patrimoniale également protégée, pourrait être présent en périphérie de la zone détude,

au niveau des boisements du Oomaine de Caylus situés au sud-est de la zone détude.Toutefois, nous considérons qu'aucun

habitat favorable à cette espèce n'est présent sur le secteur prospecté en l'absence de milieux arborés favorables.

La carte suivante permet de localiser les observations et les habitats à Lapin de garenne et Hérisson d'Europe'

Remarque : suite oux inventaires menés à I'automne 2017 concernant Ia recherche de parcelles de compensation, il a été constaté

que la parcelle constituée de milieux ouverts à semi-ouverts et située en limite est de la zone d'étude, iugée favorable au Lapin de

garenne et au Hérisson d'Europe, avait été transformée en culture. Seuls tes !inéaires arbustifs ont été préservés sur le pourtour de la
-parcelte, 

préservant ainsi les terriers localement. En revanche, !a parcelle en elle- même n'est plus particulièrement propice aux deux

espèces concernées.

Nous avons choisi de continuer à faire opparaître cet habitat comme décrit lors des prospections de terrain de 201 5-2016' La mo-

dification d'utitisation du sol sera toutefois prise en compte lors de l'analyse des impacts, dans Ia suite du document'
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lllustration 164, Carte de localisotion des observations et habitots dbspèces pout les mammifères hors chiroptères

Bilan des enjeux pour la mammofaune, hors chiroptères

Globalement, des enjeux modérés ont été identifiés sur les habitats naturels ouverts à semi-ouverts de la zone détude de
par la présence du Lapin de garenne. Même si cette espèce reste assez commune, le fort intérêt des milieux locaux pour la
population locale de lêspèce nous a fait lui attribuer un enjeu modéré.

Les habitats sont également favorables au Hérisson d'Europe, représentant un enjeu de conservation faible.

Abréviations utilisées : OH : Directive ( Habitats, Faune et Flore ), annexes ll, lV ou V
PN : Protection Nationale, article 2 de I'Anêté ministériel du 23 avril 2OO7
LRN : Liste Rouge Nationale (NT: quasi menacé ; LC : préoccupation mineure).
ZNIEFF LR : Déterminante dans la conslitution des nouvelles Zones Neturelles d'lntérêt
Ecologique, Feunistique et Floristique en région Languedoc_Roussillon
*Enjeu réglonal : à dire d'expert (croisement des staluts avec la rareté et vulnérabilité etfective de
I'espèce) ou enjeu DREAL LR

lllustration 165. catte de synthèse des enjeux concemant les mammifères (hors chiroptères) sur la
zone d'étude

1 1. HRvlrnunr

De nombreuses espèces sont mentionnées en bibliographie notamment au niveau du site Natura 2000 (concernant directe-
ment le projet), ainsi que de la ZNIEFF située à une centaine de mètres du site. euelques données sont également répertoriées
sur Faune-LR, avec des observations à léchelle communale, voire à celle du lieu-dit. Le tableau suivant présente l,ensemble
des données rassemblées autour du projet.

Gortège des milieux ouverts et rudéraux
Lapin de garenne
Oryctolagus cuniculus Abondant NT Modéré

Hérisson d'Europe
Erinaceus eurcpaeus Peu abondant Att.2 LC Faible Faible
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Espèces Sources
Date de la
dernière

observation
Localisation

Enjeu
régional *

Remarques

Aigle de Bonelli
Aquila fasciata

Natura
2000, PNA

Natura 2000 Rédhibitoire
Zone d'erratisme

pour I'espèce

Alouette calandrelle
C al an d re I I a b rachyd acty I a

Natura
2000

Natura 2000 Fort
Nidification sur
l'aérodrome de

Béziers

Alouette lulu
Lullula arborea

Natura
2000,

Faune-LR
2015 Commune Faible

Blongios nain
lxobrychus minutus

Natura
2000

Natura 2000 Fort
Nidification sur la
roselière Grand

Salan de Portiraones

Bruant ortolan
Emberiza hodulana

Natura
2000

Natura 2000 Fort

Bruant proyer
Emberiza calandra

Faune-LR 201s Commune Faible

Busard cendré
Circus pygargus

Natura
2000,

ZNIEFF,
Faune-LR

2015 Commune Modéré

Sites de reproduction
connus sur les
garrigues de
Montblanc

Chardonneret élégant
Carduelis carduelis

Faune-LR 2015 Commune Faible

Circaète Jean-le-blanc
Circaetus gallicus

Natura
2000,

Faune-LR
2013 Commune Fort

Cochevis huppé
Galeida cistata

Faune-LR 2015 Commune Modéré

Goucou geai
Clamator glandarius

ZNIEFF,
Faune-LR

2015 Commune Modéré

Echasse blanche
Himantopus himantopus

Natura
2000

Natura 2000 Modéré

Nidification sur les
zones humides
Grand Salan de

Portiraqnes

Grand-duc d'Europe
Bubo bubo

Faune-LR 2015 Commune Modéré

Guêpier d'Europe
Merops apiaster

Faune-LR 2015 Commune Modéré

Huppe fasciée Faune-LR 2011 Commune Modéré

Lusciniole à moustaches
Ac roce ph al u s m e I a n o pog o n

Natura
2000

Natura 2000 Fort
Nidification sur la
zone humide de

Portiraqnes

Milan noir
Milvus migrans

Natura
2000

Natura 2000 Modéré
Sites de reproduction

connus sur les
rioisvlves du Libron

(Edicnème criard
Burhinus oedicnemus

ZNIEFF,
Faune-LR

2014 Lieu-dit Fort
Observation sur la

zone de proiet

Outarde canepetière
Tetrax tetrax

Natura
2000,

ZNIEFF,
Faune-LR

2014 Commune Fort

Site de reproduction
le plus proche :

alentours de
l'aérodrome de

Béziers

Pie-grièche à tête rousse
Lanius senator

ZNIEFF ZNIEFF Fort

Pipit roussêline
Anthus campestris

ZNIEFF,
Faune-LR

2014 Commune Modéré

Rollier d'Europe
Coracias garrulus

ZNIEFF,
Faune-LR

2015 Commune Modéré
Nidification connue à
proximité du canal du

midi

'DREAL-LR. Février 2013

Illustfation 166. Tabteau des oiseaux patrimoniaux mentionnés dans la bibliographie localement

Certaines espèces mentionnées dans la ZpS ont des sites de nidification très localisés telles que le Blongios nain et la Lo-

custelle luscinoide, nichant dans les roselières de Portiragnes ou encore lAlouette calandrelle, cantonnée aux alentours de

l,aérodrome de Béziers. De ce fait, neuf espèces mentionÀées en bibliographie ne sont pas attendues sur zone au regard de

leur répartition très localisée sur le territoire de la ZPS ou vis-à-vis des habitats identifiés sur site. ll s'agit de lAlouette caland-

relle, du Blongios nain, du Bruant ortolan, de l'Echasse blanche, du Grand-duc d'Europe, de la Lusciniole à moustaches, de

l,Outarde canépetière, de la Pie-grièche à tête rousse, et du Pipit rousseline. D'autres espèces possédant de large capacité de

déplacement tel que lAigle de Bonelli, peuvent être contactés en alimentation sur la zone détude.

Les prospections de 20,16 ont permis de confirmer la présence de 60 espèces dont 51 sont protégées' Parmi ces espèces, 18

sont considérées comme patrimoniales au regard de leur statut de conservation à léchelle nationale ou régionale. cinq autres

espèces patrimoniales sont également forteÀent attendues en nidification ou en simple alimentation au regard des habitats

présents localement.
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La sortie hivernante réalisée en janvier 2016 a permis de recenser 34 espèces, dont 7 sont considérées comme hivernantes
strictes.Trois espèces patrimoniales nbnt été contactées quên hivernage: il s'agit de lAlouette des champs, de la Fauvette
pitchou et du Tarier pâtre. Ces espèces sédentaires peuvent être observées sur un large périmètre autour de leur site de nidi-
fication durant cette période notamment pour la recherche de secteurs d'alimentation.

La diversité spécifique obtenue sur ce site est relativement élevée et montre l'intérêt du secteur, notamment dû à une hété-
rogénéité des habitats présents dans la matrice agricole locale.

De nombreuses espèces patrimoniales ont pu être contactées tandis que d'autres restent attendues malgré les trois pros-
pections effectuées. Chacune de ces espèces sera rattachée à un unique cortège d'habitat, celui des milieux ouverts à se-
mi-ouverts.

Cortège des milieux ouverts à semi-ouverts

Les milieux ouverts à semi-ouverts sont essentiellement composés de milieux naturels à pelouses sèches et de zones agri-
coles alternant vignobles, oliveraies, friches et cultures céréalières.

Cette mosalque d'habitats ouverts représente des milieux attractifs pour la nidification de nombreuses espèces inféodées
aux agrosystèmes (Alouette lulu, Cochevis huppée ou encore Cisticole des joncs). La proximité des lotissements avec parcs
et jardins fait de la zone détude un habitat d'alimentation des plus favorables aux fringilles communs comme patrimoniaux
souvent inféodés aux milieux urbains (Verdier d'Europe, Chardonneret élégant, ou encoie Serin cini). Le secteur ieprésente un
habitat d'alimentation d'intérêt largement utilisé durant la période hivernale notamment par des espèces communes telles
que le Pipit farlouse, ou patrimoniales telles que la Linotte mélodieuse ou le Chardonneret élégant.

Aperçu des milieux ouverts naturels à semi-naturels présents sur la zone d'étude - CBE, 2016

Sept espèces patrimoniales observées sur site sont considérées comme nicheuses sur les milieux ouverts à semi-ouverts de
la zone d'étude: lAlouette lulu, le Chardonneret élégant, la Cisticole des joncs, la Fauvette mélanocéphale, la Linotte mélo-
dieuse, l'OEdicnème criard, le Tarier pâtre, le Serin cini, et le Verdier d,Europe.

Deux espèces sont également attenue au regard des données bibliographiques rassemblées autour du site : le Coucou geai
en période de reproduction et lAigle de Bonelli, en recherche alimentaire hors période de reproduction (zone d,erratismÀ).

Une brève description est transcrite ci-dessous pour les espèces présentant un enjeu notabte vis-à-vis de la zone
d'étude.

Aigle de BonelliAquila fasciata

Cette espèce n'a pas été observée lors des prospections mais le projet se trouve au sein d'une zone
dérratisme inscrite dans le Plan National dActions en faveur de l'espèce. Le diagnostic écologique
mentionne également la ZPS comme étant le seul site d'hivernage situé en dehors d'un doÀaine
vital en région. Ayant un grand territoire de chasse, lAigle de Bonelli peut donc être contacté en
recherche alimentaire sur les milieux ouverts agricoles de la zone détude.

A l'échelle régionale, cette espèce est considérée comme < en danger critique d'extinction > et
possède, de ce fait, un enjeu 'rédhibitoire'en Languedoc-Roussillon. Sa prise en compte est donc
nécessaire dans cette étude.

Lorsque lbn analyse la zone à létude, on peut considérer que les milieux ouverts à semi-ouverts
sont favorables à la chasse de lAigle de Bonelli, et notamment pour de jeunes individus en quête
de nouveau territoires (bonne accessibilité de la zone, quelques perchoirs pour la chasse au travers
des arbres présents, de nombreuses espèces proies contactées, notamment Lapin de Garenne). La
proximité avec l'urbanisation serait, en revanche, un point peu favorable pour lAigle de Bonelli (dé-
rangement). Un enjeu modéré lui est donc attribué.

,Â

Aigle de Bonelli - K
lvlartorell
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Chardonneret élégant Carduelis carduelis

De nombreux individus de Chardonneret élégant ont été contactés en alimentation sur I'en-

semble des milieux ouverts de la zone détude (pelouses sèches, vignobles, friches, bordures de

chemins avec chardons, cf. photo cÈcontre). Ces milieux représentent des habitats d'intérêt en

termes de ressources trophiques aussi bien en période de reproduction qu'en hivernage (nom-

breuses observations réalisées en janvier). Les mosatques d'habitats alternant milieux ouverts

et couverts arbustifs, tels que présents au coeur de la zone détude, sont favorables à l'installa-

tion de plusieurs couples nicheurs localement. Cette espèce peut également utiliser les parcs et

jardins localisés en périphérie de la zone détude pour sa nidification.

Le Chardonneret élégant est une espèce commune, mais aujourd'hui considérée comme en

déclin à léchelle régionale et nationale avec une baisse considérable de couples nicheurs (-44 o/o

en région) depuis lâs dix dernières années (Comité méridionalis, 2015). En Languedoc-Roussil-

lon, ce passereau possède le statut dêspèce <Vulnérable > en tant que nicheur. De ce fait, nous

considérons un enjeu de conservation localement modéré'

Linotte mélodieuse Linaria cannabina

Tout comme le Chardonneret élégant, de nombreux individus de Linotte mélodieuse ont été

observés sur lênsemble de la zone détude et plus particulièrement au niveau des friches agricoles

et vignobles. Ces milieux représentent des habitats d'alimentation riches en diverses semences

très favorables à cette espèce essentiellement granivore. Le secteur est également très utilisé du-

rant l'hiver. Les habitats favorables à la nidification de ce fringille sont essentiellement localisés au

coeur de la zone détude au niveau des zones buissonnantes présentes au sein des pelouses sèches

du site.

Les effectifs de Linotte connaissent un déclin marqué (baisse de 450/o des effectifs depuis 2001

en France d'après le programme Vigie Nature STOC-EPS), lié au développement des monocultures

et donc à la diminution à", r."ttorrces alimentaires de l'espèce. ll s'agit d'une espèce sensible qui

mérite une attention particulière, notamment dans le contexte d'urbanisation croissante dans la

région, et de I'intensification des modes d'agriculture. Nous jugeons son enjeu de conservation

modéré sur la zone prosPectée.

Gdicnème criard Burhinus oedicnemus

Un individu d OEdicnème criard a été entendu lors de la prospection de mai au niveau des

vignobles localisés au nord de la voie ferrée. De plus, une donnée bibliographique datant du

printemps 20i4 mentionne l'espèce sur le lieu-dit Les Grangettes, au coeur de la zone détude.

ôuelques habitats de friche clairsemée sont jugés favorables à cette espèce patrimoniale. En

effet, des zones dénudées aux substrats caillouteux ont été identifiées au sein de friches assez

basses, correspondant bien aux exigences écologiques de l'OEdicnème criard. Nous considérons

ainsi qu'un couple nicheur peut être présent sur la zone d'étude.

Cette espèce ancienne considérée comme < Vulnérable ) avec un enjeu de conservation fort

en région, est aujourd'hui classée en < Préoccupation mineure )), au regard de I'augmentation

des effectifs au niveau régional. Au regard de cette révision de statut, nous considérons l'enjeu

de conservation de cette espèce modéré à léchelle de la zone détude.

Tarier pâtre Saxicola torquatus

LeTarier pâtre n'a été observé qu'en hivernage lors de la prospection de janvier 2016. La par-

celle localisée en limite est de la zone détude est considérée comme favorable à sa nidification'

En effet, celle-ci est caractérisée par une pelouse sèche entrecoupée de quelques zones buis-

sonantes indispensables à sa reproduction. De plus, un individu y a déjà été observé en janvier'

Nous estimons qu'un couple nicheur peut être présent localement.

Tout comme le Chardonneret élégant, leTarier pâtre était considéré comme une espèce com-

mune. Aujourd'hui, l'espèce est jugée en déclin avec une forte régression des couples nicheurs

allant jusqu'à -670/o entre 2002 et 2012 en région Languedoc-Roussillon (Comité méridionalis,

2015). Son statut est donc passé au rang dêspèce < Vulnérable > au niveau régional' Au regard

de ces éléments, nous considérons un enjeu de conservation localement modéré.

! ,7 I
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Coucou geai Clamator glandarius

Cette espèce non contactée durant les prospections printanières reste attendue au regard des
milieux ouverts à semi-ouverts présents localement. De plus, I'espèce est mentionnée dans la bi-
bliographie, avec une observation réalisée en mai2015 sur le lieu-dit Les Peyrigasses situé à environ
500 mètres au nord de la zone détude. Les zones plus arbustives avec quelques arbres isolés sont
appréciées par les Pies bavardes, dont le nid est parasité par le Coucou geai. Nous considérons
qu'un couple de Coucou geai peut être présent sur les milieux ouverts à semi-ouverts situés au
coeur de la zone détude.

La région détient une forte responsabilité concernant la conservation de cette espèce puisqu,elle
abrite 25 o/o des effectifs régionaux. De plus, le Coucou geai est considéré comme < euasi-menacé
> en Languedoc-Roussillon. Ainsi, nous jugeons I'enjeu de conservation modéré pour cette espèce
sur la zone d'étude.

Les milieux les plus ouverts avec quelques zones buissonnantes constituent également des habitats de reproduction
pour lAlouette lulu, la Cisticole des joncs ainsi que la Fauvette mélanocéphale, toutes trois largement contactées sur la zone
détude. Notons que les vignobles présents localement constituent également des habitats dé reproduction pour lAlouette
lulu et le Cochevis huppé. Ces espèces sont relativement communes, peu menacées à l'heure actuelle et restent de ce fait,
bien représentées à léchelle locale. Un enjeu de conservation faible leur est attribué.

ll en est de même pour le Serin cini ainsi que le Verdier d'Europe. Ces deux espèces sont également considérées comme
patrimoniales au regard de la récente actualisation de la liste rouge nationale (espèces actueliement jugées vulnérables sur
le territoire). Ces deux fringilles utilisent essentiellement les parcs et jardins situés en périphérie de la zone d,étude pour leur
reproduction, mais aussi quelques groupements d'arbres et arbustes présents au coeur du site. Les milieux ouverts de la zone
détude sont essentiellement utilisés pour l'alimentation de ces deux granivores. Considérés encore relativement communs
localement, seul un enjeu faible leur a été attribué.

D'autres espèces nbnt été contactées qu'en alimentation. Cêst notamment le cas pour le Busard des roseaux, le Faucon
crécerelle, le Guêpier d'Europe, la Huppe fasciée, le Milan noir et la Tourterelle des bois.

Le Circaète Jean-le-Blanc, le Busard cendré et le Rollier d'Europe sont également attendus en chasse sur la zone détude. Le
secteur présente une importante ressource trophique comme I'atteste l'ensemble des observations d'individus en alimen-
tation sur site. De plus, les sites de nidification de ces espèces sont identifiés non loin de la zone détude selon le DOCOB de
IaZPS(garrigues de Montblanc pour le Busard cendré et linéaires arborés présents au sud du Canal du Midi pour le Rollier
d'Europe).

Hormis le Faucon crécerelle et la Tourterelle des bois, qui restent des espèces communes à enjeu faible, I'ensemble des
autres espèces avérées ou pressenties en alimentation sur le site présentent des enjeux de conservation modérés au niveau
régional en tant que nicheurs. Au vu de leur utilisation du site en tant que simple habitat de chasse, nous considérons lênjeu
de conservation de ces espèces comme faible vis-à-vis de la zone détude.

Enfin, lAlouette des champs et la Fauvette pitchou nbnt été contactées quên hivernage sur la zone détude. Elles ne sont
pas attendues en nidification sur site. Ces espèces sont relativement communes en période d'hivernage (exigences écolo-
giques moins strictes en hiver qu'en période de reproduction) et utilisent les habitats semi-ouverts de la zonè détude. Un
enjeu local faible est attribué à ces espèces contactées qu'en simple alimentation sur site.

Les cartes suivantes permettent de retracer les observations de l'avifaune patrimoniale et de localiser les principaux habitats
d'intérêt identifiés sur la zone détude.

Remarque importante : suite aux inventaires menés à I'automne 2017 concernant la recherche de parce1es de compensation,
nous ovons constatés que la friche arbustive jugée propice au Tarier pâtre (< milieux ouverts buissonnants > sur lo carte des habitats
favorables proposée ci-oprès, à I'est de la zone d'étude) avait été détruite. EIIe est aujourd'hui occupée par une vigne placée en agri-
culture biologique' Seuls les Iinéaires arbustifs, essentiellement composés d'amondiers, ont été piéseivés sur leipourtours de cette
parcelle. Ces seuls éléments ne permettent pas le maintien de cette espèce localement notomment au regard de I'absence de friches
aux alentours de ce secteur. llespèce n'est aujourd'hui plus considérée comme présente à l'échette de ta zone étudiée.

Nous ovons choisi de faire continuer à faire apparoitre les habitats de reproduction identifiés pour Ie Tarier pâtre sur la carte des
habitats d espèces. Les impacts ne pourront toutefois pas être évalués por la suite sur cette espèce, et la disparition de la friche sera
prise en compte dons I'analyse générale des impacts.

Aperçu de la parcelle anciennement en friche et aujourd'hui plantée en vigne - CBE, 13 octobre 2017

Coucou geai - CBE 2016
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Espèces patrimoni ale s nicheuses

a Alouette lulu

6 Chardonneret élégant

cJ Cisticole des joncs

t FauvettemélanocéPhale
o Linotte mélodieuse

a Oedicnème criard

o Serin cini
e Verdier d'Europe
6 Cochevis hupPé

Espèces patrimoniale en câasse

Â Busard des roseaux

^ 
Faucon crêcerelle

A Guèpier d'Europe

A Huppe fasciée
À Milan noir

Espèces conaâctées en hivet
ou en ltalte migratoire

r Fauvette pitchou

I Tarier pâtre
1 Bondrée apivore

Ô Gobemouche gris

a Pie{rièche écorcheur

l]] cerimotre opérationnel

Ë Futur bassin de rétention (hors
périmètre de ZAC)
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Zone d'étude
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--l
Mailre dilwage : Cmmune de Ctrs
Rèalisatiûl : CBE. Novffibre 2018
Sd.ce : Google Satellite

tllustration 167, Carte de localisation de I'avifoune pdtrimoniale observée sut Id zone d'étude
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Q Milieux ouveds à buissonnants

- favorables à la nidification du
Tarier pâtre

r,r, Milieux ouverts à semi-ouverts
favorables à la nidification du
Coucou geai, des fringilles
patrimoniaux. et aux autres
espèces patrimoniales et
communes protégées

lr:]l Mrlieux ouverts favorables à* 
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vignes d'intérèt)

Principaux habitats d'alimentation
pour I'avifaune locale (dont Aigle
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Habitat d'âlimentation secondaire
pour l'avifaune locale

i]! Perlmetre opérationnel

i:; Futur bassin dê rétention (hors
périmètre de ZAC)

Ill Zone o'étuoe

0 100 200 m

--Maltre d'wrage : Commune de Css
Réalisatim : CBE, Novembre 2018
Source : Google Satellite

tllustration 168. Cafte de localisation des principaux habitats d'intérêt pour l'avifaune
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Bilan des enjeux pour lhvifaune

La zone d'étude présente un intérêt certain pour I'alimentation de l'avifaune patrimoniale (dont des jeunes erratiques
d,Aigle de Bonelli) et commune présente en nidification sur site mais aussi dans les parcs et jardins de l'urbanisation de Cers.
Les milieux ouverts à semi-ouverts naturels représentent un intérêt plus marqué que les milieux ouverts agricoles de la zone
détude (vignobles et cultures céréalières). Notons, la présence de quelques friches favorables à l'OEdicÀème criard, et de
secteurs ouverts avec zones buissonnantes favorables au Chardonneret élégant, à la Linotte mélodieuse, et au Coucou geai.

L'ensemble des habitats de reproduction identifiés comme étant favorables à l'avifaune patrimoniale observée ou attendue
sur site présente des enjeux de conservation modérés.

* espèces aïendues
Abr6viations utilisées DO : Directive ( Oiseau ), annexes I

PN : Prctection Nationale, ârtide 3 de I'Arêté ministériel du 29 octobre 2009
LRN : Liste Rouge Nationale (VU : wlnéEble, NT : quasi menâé i LC : préoæupation mineure).
LRR : Liste Rouge Régionale Langu€dæ-Roussillon
zNIEFF LR: Déteminânte dans la @nstitution des nouvelles zones Naturelles d'lntérêt Eælogique, Faunistique et Floristique en région LanguedoèRoussillon (zNr
espèæ remarquable, ZNc : espèæ dét€minant€ à critèr€s).
Enieu réqional : DREAL-LR, féwior2013

lllustration r69. Tableau de synthèse des enjeux ornithotogiques sur lo zone detude

Statut de protection et do mênaco
Espèce/Milièux Statut biologiquê

3Ur ZOne DO PN LRN LRR ZNIEFF
IR

Enjeu
réoional

Enjeu local de
conservation

Cortège des milieux ouvèrts à semi"ouverts
Aigle de Bonelli *

Aquila lasciata
Alimentation

sédenlaire X Protégée EN CR ZNs Rédhibitoire

Coucou geai r
Clamator olandedus Nicheur estivant Prolégée LC NT ZNr Modéré

Chardonneret élégant
Carduelis carduelis Nicheur sédentaire Protégée VU VU Faible

Linotte mélodieuse
Caduelis cannabine Nicheur sédentaire Protégée VU NT Modéré
Oodicnème criard

Buthinus oedicnêmils Nichèur estivant X Protégée LC LC ZNc Fort

Tarier pâtrè
Saxicola tomuatus

Anciennement
nicheur sédenlaire Protégée NT VU Faible

Alouette lulu
Lullula arboree Nicheur sédentaire X Protégée LC LC Faible Fâlble

des joncs
Nicheur sédentaire Protégée NT LC Faible Falblé

Cochêvis huppé
Galedda cistata Nicheur sédentaire Proiégée LC LC Modéré Falblo

Fauvette mélanocéphale
Svlvie melenôceDhele Nicheur sédentâire Protégée NT LC Faible Falblo

Serin cini
Sernus serirus Nicheur sédentaire Protégée VU LC Faible Faiblè

Verdier d'Europe
Caduelis chlotis Nicheur sédentaire Protégée VU NT Faible Fâlblô

Fauvette pitchou
Svlviâ undale Hivernant X Protégée LC VU Modéré Falble

Faucon crécer€lle
Falco tinnunculus

Alimentation -
sédêntâie Protégée NT LC Faible Falble

Guêpier d'Europê
MercDs aûiester

Alimentation -
êslivânl Protégée LC NT ZNr Modéré Faible

Huppe fasciée
UDuDe eÔobs

Alimentation -
estivant Protégée LC LC ZNr Modéré Falblê

Rollier d'Europe r
Coracias oarrulus

Alimentation -
eslivanl X Protégée NT NT ZNc Modéré Falble

Busard cendré *
Circus Dvoaruus

Alimentation -
èslivant X Protégée VU EN ZNr Modéré Falblê

rosêaux Alimentation -
sédenlaire X Protégée VU VU Modéré Falble

Circaète Jean-le-blanc *
Circaetus oallicus

Alimentation -
estivant X Protégée LC LC ZNc Fort Falble

Milan noir
Milvus miorens

Alimentation -
estivant X Protégée LC LC Modéré Fâible

Tourtèrêllè des bois
StreDtopelia tuûur

Alimentation -
eslivant Chassable VU LC NH Faiblo

communea
Bergeronnette Bruânt proyer, Bruânt zizi, Nicheurs

sédenlaires ou
eslivants

Protégée LC LC Faible Falble

Espèces protégées sn alimentatlon : Buse variable,
Hircndelle do fenêtre, Hircndelle rustique, Loriot

d'Europe, Martinet noir, Pic vert, Pinson des arbres

Alimentation -
sédenlaires ou

êslivânts
Protégée LC

VU
(Hirondelle
nrstidr rêI

Faible Falble

Especes protêgêss en transtt : Goéland leuæphée,
Hércn ændré, Héron garde-bæufs, Mouette rieuso,

Tâdômê dê Belôn
En transit Protégée LC LC Faiblê Falble

Espèc$ hivernantes strlctes : Alouett€ des Champs,
Pipit farlouse, Pouillot véloæ, Rougegorgo familier,

Troglodyte mignon
Hivemants stricts

Protégée ou
Chassable

(Alouette des
Chamos)

VU (Pipit
fadouse)

VU (Pipit
fadouse)

Modéré (Pipit
farlouse) Falble

Espèces protégéês en mlgration : Bondrée apivor€,
Fâuvetto grisette, Gobemouche gris, Piê-grièche

écorcheur (PGE), Pouillotlitis

Migration active ou
halte migratoire

X
(Bondrée
âDivôrê)

Protégée LC NT (PGE) Modéré Falble

Milieux ouverts à semi-ouverts Pelouses sèches avec zones buissonnantes èt friches basses caillouteuses

rj'i r, i.', , '
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tv. BILAN DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES SUR LA ZONE D',ÉTUDE

1, Brmru DEs ENJEUX Écot-oclQurs

L,analyse effectuée sur la zone détude montre quêlle représente un intérêt certain pour la faune et la flore locales, notam-

ment pour les habitats et espèces du cortège des milieux ouverts à semi-ouverts. Plus spécifiquement, des enjeux très faibles

à forts sont identifiés, comme rappelés ci-dessous.

Des enjeux forts sont identifiés sur les pelouses sèches avec zones buissonnantes, les friches ainsi que les corridors écolo-

giques àitrate herbacées. lls représentent des habitats favorables notamment pour le Psammodrome d'Edwards (espèce à

ànleux forts), mais aussi pour de nombreuses espèces à enjeux modérés, tous groupes biologiques confondus.

Des enjeux modérés sont localisés sur les friches rases et caillouteuses ainsi que sur quelques vignobles propices à l'instal-

lation d,un couple nicheur d'OEdicnème criard. Les mêmes enjeux sont attribués aux pelouses sèches buissonnantes locali-

sées à l'est du projet (habitat de nidification potentiel du Tarier pâtre).

La majorité des vignobles et des cultures céréalières possèdent des enieuxfaibles vis-à-vis de la faune et de la flore pré-

sentes localement, bien que présentant un intérêt pour l'alimentation de I'avifaune.

Enfin, les milieux urbanisés représentent des enjeux très faibles d'un point de vue écologique.

La carte suivante permet de localiser les enjeux écologiques tous groupes confondus identifiés au niveau de la zone détude'

Remarque importante : comme décrit pour quasiment chacun des compartiments biologiques étudiés dans lëtude, la parcelle

en friche localisée en limite est de la zone d étude a été aménagée en tant que vigne au cours de l'année 2017 par les agriculteurs

locaux (constation suite aux prospections de terrain pour la recherche de compensation écologique)' EIIe n'est donc plus favorable

aux espèces identifiées dans le cadre de cette étude.

Nous avons toutefois choisi de la représenter sur Ia cartogrophie de bitan des enjeux, car comme le reste du diagnostic écologique

ici, il s'agit de présenter Iétat initial écologique suite aux prospections réalisées sur site entre 2015 et 2016. La modification de lbc-

cupation du sol de cette parcelle sera toutefois bien prise en compte dans I'anolyse des impacts proposée dans le chapitre suivant.

Silan des enjeux écologiques

I Enjeux fotts

I Enjeux modérés

Enjèux faibles

Enjeux très faibles

a Flore pahimoniale à
enjeux modérés

il j Perimetre opérationnel

L-I Futur bassin de rétêntion
(hors périmèt.e de ZAC)

I:l Zone d'étude

N

d
1'

q 100 200 m
æl

Commune de cers
no/enrbrs 2018

Source : Gmgle Satellite

lllustration 1 70. enjeux, tous groupes vts-d-vts KLes GrungettesD

2, CoruclusloNs suR LE sEcrEUR DEs GRANGETTEs, coNcERNÉ PAR LA RÉvlsloN DU PLU DE CERS

Le secteur ciblé pour la poursuite de l'urbanisation de Cers, en bordure est du village, prend place dans une zone majori-

tairement agricole. Toutefois, la zone de projet comporte plusieurs parcelles de friches et pelouses sèches méditerranéennes

d,intérêt, qui présentent un intérêt écologique notable localement, et ce aussi bien vis-à-vis de la biodiversité que de l'aspect

plus fonctionnel de ce territoire. Ainsi, plusieurs espèces patrimoniales et/ou protégées ont été identifiées au sein de la zone

étudiée, illustrant l'attrait du secteur pour la biodiversité.

Une attention particulière doit donc être portée sur ce secteur pour limiter I'atteinte aux milieux naturels : cêst ainsi dbres-

et-déjà le cas puisque le projet fait lbbjet d'une étude d'impact, comportant un volet naturel permettant la prise en compte

de ces enjeux via l'application de la séquence ( ERC ) (éviter, réduire, compenser, voir chapitre sur les incidences du PLU)'

lffi
lFt
*;d
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V. ANALYSE DES PERSPECTIVES D'ÉVoLuTIoN DE UÉTAT INITIAL DE HEN-
VIRONNEMENT

Le rapport de présentation doit analyser les perspectives dévolution de létat initial de l'environnement en exposant, no-
tamment, les caractéristiques des zones susceptibles dêtre touchées de manière notable par la mise en ceuvre du plan. Cette
partie présente en premier lieu une hiérarchisation des enjeux environnementaux issus du diagnostic communal. ll s'agit
ensuite d'analyser les évolutions prévisibles de ces thématiques.

1. Arunlvsr DEs pERspEcnvEs o'ÉvoruttoN DEs MtLtEUx NATURELs st tA RÉustoN DU PLU ru'rsr pns

MISE EN GUVRE

Dans le cadre d'une évaluation environnementale, il est important d'évaluer lévolution possible de l'environnement sur la
commune dans le cas où la révision du PLU ne serait pas mise en oeuvre. On parle d'une analyse prospective du territoire et,
parfois, du scénario de référence ou scénario au fil de lêau.

Pour cette analyse, il convient non seulement de connaître la situation de l'environnement à un instant t (létat initial de
l'environnement), mais également les tendances passées et à venir qui sont susceptibles de la faire évoluer.

Les facteurs susceptibles de créer des changements d'habitats sur la commune peuvent à la fois être dbrigine anthropique
et naturelle.

Facteurs anthropiques

Différentes activités humaines sont identifiées sur la commune de Cers, et peuvent être susceptibles d'engendrer une mo-
dification du territoire et de son utilisation.

factivité agricole est ainsi prépondérante au sein de la commune, et si elle est vouée à être majoritairement maintenue sur
le long terme de par sa position au sein de la plaine agricole du biterrois, des changements pourront toutefois avoir lieu ponc-
tuellement' En effet, bien que l'essentiel de cette activité agricole soit de la viticulture pour lesquelles les parcelles concer-
nées sont moins soumises à des modifications, des cultures annuelles et du maraîchage sont également présentes, ainsi que
quelques friches disséminées sur le territoire cersois. Toutes ces parcelles peuvent ainsi être soumises à une modification de
leur destination agricole, engendrant un risque de dérangement voire de perte du territoire pour certaines espèces présentes
localement en particulier pour la faune (espèces appréciant les friches par exemple, comme cela a déjà eté identide dans le
présent document, ou espèces patrimoniales telles que l'OEdicnème criard, pouvant trouver, au sein de cultures, des milieux
favorables à leur reproduction). En outre, les modifications de la destination agricole pourront engendrer des changements
quant à l'utilisation d'entrants (produits phytosanitaires) qui pourraient, alors, avoir des conséquences sur les milieux et la
biodiversité locale. Vis-à-vis des secteurs retenus pour la poursuite de l'urbanisation, un tel changement a ainsi été mis en évi-
dence au niveau des Grangettes, avec la transformation d'une friche, très favorable à la flore et lJfaune du secteur, en un petit
vignoble (toutefois entretenu en agriculture biologique; communication personnelle du Domaine de Caylus). Cela illustre
que, ponctuellement, certaines parcelles pourront être amenées à évolue4 engendrant des conséquences sur la biodiversité
locale, et ce même en l'absence du PLU. Notons d'ailleurs, d'une manière générale, que la prise de conscience de la nécessité
d'un changement des pratiques agricoles, avec le passage de nombreuses parcelles en agriculture biologique au fur et à me-
sure des années, pourra avoir un effet positif sur les milieux naturels.

Par ailleurs, la commune de Cers étant localisée au sein de I'agglomération de Béziers, elle est soumise à une pression cer-
taine d'urbanisation' Si les activités artisanales, industrielles, commerciales voire de services restent limitées sur le territoire
communal (car plutôt localisées à proximité de Béziers-même, pôle plus attractif et en lien avec les autoroutes A9 et A75), la
demande en logements reste croissante. La pression d'urbanisation devrait ainsi se maintenir, même en I'absence du pLU, la
commune étant très attractive en tant que zone résidentielle à proximité de Béziers. De plus, certains grands axes de déplace-
ment pourraient voir le jour à moyen ou long terme (comme le tracé de la ligne LGV < Ligne Nouvelle Montpellier-perpignan
>), augmentant ainsi le risque de fragmentation du territoire.

Enfin, les activités de loisirs semblent peu marquées localement, et celles identifiées ne semblent pas très impactantes
sur le territoire communal : chasse, balades (à pied, à vélq à cheval), l'utilisation de véhicules motorisés (quad, motocross),
cueillette, etc. Aucune structure ludique n'est particulièrement présente sur la commune, limitant ainsi le dérangement sur
les milieux locaux.
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Facteurs naturels

parmi les facteurs naturels auxquels la commune de Cers peut être sujette, trois risques peuvent être identifiés : le risque

inondation, le risque incendie, et le risque sismique. En revanche, elle n'est pas forcément concernée par la problématique liée

à la fermeture du paysage (qui pourrait avoir un impact notable sur les milieux naturels) : en effet, de par la place prépondé-

rante de l'agriculture sui le territoire communal, les milieux sont voués à rester entretenus sur le long terme.

Le risque inondation est, à l'inverse, un risque très important sur la commune de Cers. fextrémité sud du territoire est en

effet inscrite au sein du plan de Prévention des Risques naturels d'lnondation (PPRI) de la commune: la majeure partie du

secteur, jusqu'à l'urbanisation à proprement parler, est en zone rouge naturelle entrecoupée par quelques zones bleues natu-

relles ou pluviales. Une petite partie sud de liurbanisation est signalée en zone bleue urbanisée. En outre, tout ce secteur sud

est inclus au sein de différents secteurs de vigilance (DREAL occitanie) : lit majeur de l'orb, zone de vigilance de crue orb aval,

surfaces inondables (débordement de cours d'eau avec une forte probabilité, et de submersion marine de faible probabilité).

pour l'environnement, si l'incidence de ce type dévènements peut être d'envergure, il s'agit d'un impact généralement ponc-

tuel et la décrue est souvent rapide. Ces inondations ayant généralement lieu en automne, ou en hiver, cela permet déviter la

période de plus forte sensibilità pour la faune, à savoir la période de reproduction : printemps-été. Même si en hiver certaines

espèces peuvent être sensibles (notamment amphibiens et reptiles en léthargie sous terre), ilfaudrait vraiment d'importantes

crues arrachant plusieurs centimètres du sol pour leur être néfaste. Par rapport aux secteurs ciblés pour la poursuite de I'ur-

banisation, seul le secteur4 est situé en zone route du PRl, et à quelques centaines de mètres du Canal du Midi, impliquant

un risque notable fréquent. Le projet des Grangettes s'implantera, quant à lui, en limite du périmètre du PPRI et également à

quelques centaines de mètre du Canal du Midi : le risque pourra être globalement évité, sauf en cas dévènement exception-

nel, toujours difficilement prévisibles.

La commune de Cers n'est pas soumise à un risque incendie notable. En effet, la prépondérance des milieux agricoles ou-

verts limite la propagation des incendies localemeÀt. Cependant, l'identification, ponctuellement, de milieux plus arborés, de

friches et de pelouses sèches méditerranéennes peut favoriser la propagation du feu lors de tels évènements, fréquents en pé-

riode estivale. Des départs de feux ont ainsi déjà été identifiés depuis plusieurs années sur la commune voisine de Portiragnes,

le long de la voie ferrée (communication personnelle du Domaine de Caylus), au niveau des milieux naturels ouverts, mais

aussi en 2019 au niveau des Grangettes. Giobalement, les incendies ont des incidences immédiates négatives sur la faune et

la flore locales (mortalité, en partiiulier pour les insectes et les reptiles).Toutefois, ils engendrent, à terme, une ouverture des

secteurs concernés favorable aux espèces inféodées aux milieux ouverts à semi-ouverts (flore, et par conséquent insectes,

reptiles, chiroptères, avifaune). Les incidences des incendies sont donc, à plus long terme, peu impactantes pour la biodi-

versité locale. Notons que les différents secteurs ciblés pour l'extension de I'urbanisation ne sont pas particulièrement situé

dans des secteurs sensibles au risque incendie. En cas de non réalisation du projet, leur proximité avec l'urbanisation les rend

cependant sujets à un risque dbrigine anthropique, souvent involontaire (cas de l'incendie aux Grangettes en 2019). Comme

pràcisé ci-avant, les incidences à court terme seraient particulièrement néfastes pour la biodiversité locale, mais moins im-

pactantes à plus moyen/long terme.

Enfin, vis-à-vis du risque sismique, la commune de Cers n'est concernée que par des aléas faibles (niveau 2, selon le zonage

sismique entré en vigueur le 1er mai 201 1, art. D 563-8-1 du Code de l'Environnement). Aucun risque majeur n'est donc iden-

tifié pàur les populaiions locales de faune ou de flore, excepté en cas dévènement exceptionnel, en particulier en phase de

repràduction'ou en phase d'hivernage/léthargie (hiver). Aucun risque complémentaire n'est identifié au niveau des secteurs

où il est prévu détendre l'urbanisation de Cers.

Conclusion:.

En l,absence du pLU les milieux naturels et la biodiversité sur la commune resteraient assez similaires à ce qu'ils sont au-

jourd,hui. Cependant, différentes menaces existent et peuvent perturber les communautés faunistiques et floristiques locales,

ll s,agit notamment des modifications des pratiques agricoles, de l'urbanisation croissante, et du risque inondation plus particu:

lièrement au sud de la commune. Notons, toutefois, que dans ce secteur très agricole, le changement des pratiques et lhugmen":

tation des cultures en agricutture biologigue pourront être un changement positif pour la biodiversité.
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CHAPITRE IV. EXPLICATIONS ET JUSTIFICATIONS

DES CHOIX RETENUS DANS LE PLU
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I. EXPLICATIONS DES CHOIX RETENUS POUR ÉTRSLIN LE PADD

Le pADD définit les grondes orientations du projet d'urbanisme et d'oménagement de Ia commLtne' ll n'est pas directement oppo-

sable aux demandes d'outorisations dbccupation du sol et opérations d'aménogement.

L'article L. 151-5 du Code de l'Urbanisme précise le contenu du PADD:

<Le projet d'aménagement et de développement durables définit:

lo Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des

espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.

2. Les orientations générates concernant I'habitat, Ies transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développe-

ment des communicotions numériques, l'équipement commercial, Ie développement économique et les loisirs, retenues pour

lhnsemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.

It fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de I'espace et de lutte contre l'étalement urboin,>>

Le PADD de Cers shrticule autour de cinq orientations principales:

. Dépasser les limites communales pour s'inscrire dans un contexte territorial pertinent

. Mettre en valeur l'environnement naturel, les paysages et préserver la qualité de vie

. permettre le renouvellement urbain et assurer un développement équilibré du bourg

. Améliorer les déplacement et diversifier les mobilités

. Renforcer l'attractivité économique et pérenniser l'agriculture
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1. RRppn DEs oBJEcrlrs cÉruÉnRux DE L'AcnoN DEs colrEcnvrÉs rru mRnÈRr D'uRsnrursME

Les documents d'urbanisme doivent être élaborés dans le respect des objectifs fondamentaux définis par l,article L.
101-2 du code de l'urbanisme.

<< Dans le respect des obiectifs du développement duroble, lhction des collectivités pubtiques en matière d'urbanisme vise à
atteindre les objectifs suivonts:

l'L!équilibre entre:

a) Les populations résidont dans les zones urbaines et rurales;
b) Le renouvellement urbain,le développement urbain et rural maîtrisé, Ia restructuration des espaces urbanisés, ta revitati

sation des centres urbains et ruraux, Ia lutte contre l,étalement urbain;
c) Une utilisation économe des espaces naturels, Ia préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et

la protection des sites, des milieux et paysages naturels;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, Ia conservation et la restauration du patrimoine culturel ;
e) Les besoins en matière de mobilité;
2" La qualité urboine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de vitte ;
3' La diversité des fonctions urbaines et rurales et lo mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capocités de construction

et de réhobilitation suffisantes pour Ia satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de I'ensemble des mo-
des d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d1quipements pubtics
et d'équipement commercial, en tenant compte en porticulier des objectifs de réportition géographiquemàni équilibràe entre
emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de dévetoppement des communica-
tions électroniques, de diminution des obligations de déptacements motorisés et de développement des transports alternatifs
à l'usage individuel de l'automobile;

4' La sécurité et la salubrité publiques;

5' La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technotogiques, des pollutions et des nui-
sances de toute nature;

6' Lo protection des milieux naturels et des poysages, Ia préservation de la qualité de I'air, de I'eau, du sol et du sous-sol, des
ressources noturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espacesverts ainsi que la création, Ia préservation et la remise
en bon état des continuités écologiques;

6" bis Lo lutte contre l'artificialisotion des sols, avec un objectif d'absence d'artificialisation nette à terme;
7" La lutte contre le changement climatique et I'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de

serre,l'économie des ressources fossiles,la maîtrise de l'énergie et ta production énergétique à partir de sources renouvelables;
8' La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de

handicap ou en perte d'autonomie dans les zones urbaines et rurales.>

II
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2, AXT 1 <DÉPRSSEN LES LIMITES COMMUNALES POUR S'IruSCNIRE DANS UN CONTEXTE TERRITORIAL PER'

TINEND)

La Commune souhaite s'inscrire dans une armature territoriale, où elle joue le rôle d'un pôle relais au sein du grand pôle du

<Biterrois>, dans lequel elle se positionne. En effet, elle ambitionne de conforter son statut de village intimement associé au

bassin de vie de Béziers.

Cet axe retranscrit les grands enjeux de territoire au sein de documents supracommunaux.

Justification au regard des objectifs généraux définis par le code de I'urbanisme

Lbrientation s'inscrit dans lbbjectif de <Léquilibre entre :

o) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales;

b) Le renouvellement urbain, Ie dévetoppement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espoces urbanisés,la revitali-

sation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ;
c) lJne utitisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et

la protection des sites, des milieux et paysages naturels;

d) Lo sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ;

e) Les besoins en matière de mobilité;>>.

Justification au regard du SCoT

La prise en compte d'un projet de territoire communal qui s'inscrit dans un enjeux global constitue l'essence même du SCoT'

3. Axr 2 (METTRE EN yALEUR 1'ENvIR9NITEMENT NATUREL, LEs PAYsAGES ET PRÉSERVER LA QUALIÉ DE

VIED

Cette orientation se décline en au travers des dispositions suivantes définies dans le PADD : <<Préserver les éléments

majeurs de biodiversité>>, <<Renforcer I'identité de Cers au trdvers de ses paysages>>, <<Prendre en compte les risques et nui'

,oir", dans l,aménagement du territoire>>, <<Préserver Ia ressource en eau et les milieux aquatiques>> el <<s'inscrire dans

une dynamîque de performances énergétiques>>,

Cet axe retranscrit des enjeux environnementaux supra-communaux et s'inscrit à la fois dans les orientations du

SCoT et dans les objectifs jénér"r* définis par le code de l'urbanisme pour l?ction des collectivités publiques en

matière d'urbanisme

Justification au regard des objectifs généraux définis par le code de l'urbanisme

Lbrientation s,inscrit dans lbbjectif d'<<une utilisation économe des espaces noturels, Ia préservation des espaces affectés

aux activités agricoles et forestiéres et Ia protection des sites, des milieux et paysages naturels qualité urbaine, architecturale

et paysagère, notamment des entrées de ville>>, de <grévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques

techiotigiques, des pollutions et des nuisances de toute nature>>, de <<protection des milieux naturels et des paysages, la pré-

servatio; d; ta qualiié de I'air, de I'eou, du sol et du sous-sol, des ressources nqturetles, de la biodiversité, des écosystèmes, des

espaces verts ainsi que la création, Ia préservation et Ia remise en bon état des continuités écologiques>>, de <<lutte contre le

changement climatique et I'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des

ressoirces fossiles, la maîtrise de l'énergie et Ia production énergétique à partir de sources renouvelables>.

Justification au regard du SCot

Le DoO Document d,Orientation et d'objectifs du Schéma de Cohérence Territoriale du biterrois, développe les objectifs

généraux du code de I'urbanisme et les applique au contexte du biterrois:

Ainsi l'axe 2 du PADD entre dans le cadre de plusieurs orientations du SCoT dont notamment :

. Orientation Al : Préserver et valoriser les espaces agricotes et naturels, supports du paysage du Biterrois

. Orientation A3 : lntégrer les enieux écologiques

. Orientation A4: Prôner la qualité paysagère entre milieux urbains, agricoles et naturels

. Orientation A5 : Préserver et valoriser les spécificités paysagères du territoire participant à son attractivité

IT
;
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4, Axe 3 (PERMETTRE LE RENouvELLEMENT uRBATN ET AssuRER urrt oÉvrtoppEMENT ÉeurrJgnÉ ou
BOURGD rr oÉrtrulR DEs oBJEcnFs DE tvtooÉRRnoN DE tA coNsoMMATloN o'tspAce

Cette orientation se décline au travers des dispositions suivantes définies dans le PADD : <<Poursuivre ta dynamique
de développement et de valorisation du Bourg-Centre>, <Anticiper te développement démographique et les besoiis en loge-
ments> et KMaintenir et compléter lbffre d'équipements publics et de services>.

Cet axe retranscrit des enjeux démographiques communaux et supra-communaux et s'inscrit à la fois dans les orien-
tations du SCoT et dans les objectifs généraux définis par le code de l'urbanisme pour lâction des collectivités pu-
bliques en matière d'urbanisme

Justification des enieux communaux de démographie, d'identité rurale du villaoe

Proche de la mer et intimement liée au bassin de vie et d'emplois de Béziers, la Commune de Cers bénéficie d,un po-
sitionnement géographique opportun pour accueillir de nouveaux habitants. Dhilleurs, le village de Cers a enregistré
une forte croissance de sa population cette dernière décennie. ll shgit pour Cers dâccompagner cette dynamique
démographique tout en l'échelonnant dans le temps, pour assurer une croissance de ses habitants progressive et pour
que le village puisse conserver son caractère rural.

Objectif d'évolution démographique
La Commune a enregistré une augmentation démographique notable ces dix dernières années, qui représente plus du

double de celle déjà importante de la CABM. Ces évolutions sont essentiellement liées à un solde migratoire conséquent.
La Commune, qui s'inscrit dans cette dynamique démographique positive mais plus modérée pour les prochaines an-

nées, pourrait ainsi compter environ 3050 habitants en 2033.

Justification des obiectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l,éta-
lement urbain compris dans le PADD

<<Plus la tache urbaine s'étire et se disperse, plus les coûts de fonctionnement du tissu urbain augmentent pour les collectivités,
ovec notamment des linéaires de voiries et réseaux à entretenir plus importants, des tournées de cotlecte dbrdures ménagères plus
longues, des lignes de tronsports en commun étirées et moins rentables. De plus, la distonce ou centre et aux différents services et
équipements de la commune shccroissant, les populations ont tendance à multiptier les déplacements en véhicule motorisé et à
privilégier les zones commerciales et de services de périphérie qui offrent des conditions de stationnement plus aisées.>> (SCoT du
biterrois)

Objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain du
PADD

La croissance consécutive à I'hypothèse retenue par l'équipe municipale induit un besoin d'environ 2l0logements nou-
veaux. Le point mort1, lui, indique un besoin d'environ 40 logements supplémentaires pour ne pas perdre a'habitants et
répondre à une offre croissante de résidences secondaires. Cela correspond à un total d'environ 250 constructions à échéance
2033.

Pour cela, la municipalité souhaite exploiter ses espaces interstitiels, ses capacités de densification et étudier la requalifica-
tion de secteurs en quartiers d'habitat. Cêst environ 70 logements qui pourraient être créés en renouvellement urbain.

Suivant le principe de croissance de la population, du nombre de logements afférents et d'une densité importante,
il est estimé un besoin théorique d'environ 8 hectares en extension urbaine, qui doit suivre une urbanisation progres-
sive dans le temps.

ll est également prévu une zone à urbaniser à vocation économique, destiné à la valorisation de la cave coopérative
actuellement présente sur le territoire en lui offrant un nouvel espace de stockage, de vinification et de vente. La zone
couvre une surface d'environ 2,4 hectares.

Justification des besoins en logements
Lévaluation des besoins globaux en logements sur un

logements qui répondent aux besoins endogènes (plus
pondent aux besoins des nouveaux ménages accueillis.
dévaluer les besoins globaux en logements à partir d'u

territoire s'appuie sur l'identification de deux types de besoins : les
communément appelé le < point mort >) et les logements qui ré-

Utilisée de manière prospective, la notion de < point mort > permet
n certain nombre d'hypothèses basées sur la croissance démogra-

'I La méthode dite du <point morb permet de mettre en évidence les différents niveaux d'utilisation de la construction de logements. En effet, un loge-
ment neuf ne permet pas uniquement la croissance de la population. ll contribue égalemen! de manière indirecte, à couvrir des besoins dits <non démogra-
phiques>, qui sont:

- compenser à la diminution de la taille moyenne des ménages, qui correspond au phénomène de desserrement. Si la taille moyenne des ménages ou le taux
dbccupation des résidences principales diminue, il faut d'avantage de résidences principales pour loger le même nombre d,habitants;
- remplacer les logements supprimés par destruction ou changement d,usage;
- compenser l'augmentation de nombre de résidences secondaires et de logements vacants, indispensables à la nécessaire fluidité du marché.
La somme de ces besoins endogènes est appelé (point mort) et correspond donc au nombre de logements qu'il est nécessaire de construire pour maintenir
la population existante.
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phique, le desserrement des ménages, la fluidité du marché et le renouvellement du parc.

Les besoins en logement à I'horizon du PLU sont calculés en appliquant la méthode du point mort et en ajoutant les

besoins liés à l€volution démographique. ll a donc été tenu compte des éléments suivants :

* Les besoins liés à la réduction de la taille des ménages :environ 40logements

En2021,à Cers, le nombre moyen de personnes par ménage est estimé à 2,28. En se basant sur les hypothèses de I'INSEE

d'une réduction de la taille des ménages français 0,15 personne d'ici 13 ans, tout en restant plus modéré au vu du nombre

moyen de personnes par ménage à Cers, on estime que ce taux sera voisin de 2,21 en 2033, à l'horizon du PLU' lndépendam-

ment de toute hausse de populàtion, c'est près d'une quarantaine de logements qui devra être construit sur le village à l'hori-

zon 2033 pour répondre à la diminution programmée de la taille des ménages.

* Les besoins liés à la croissance démographique: environ 195 logements

La progression de la population sera de lbrdre de 430 résidents permanents pour les l2 prochaines années.

Sur ta base du nombre moyen de personnes par ménage à l'horizon du PLU, environ 195 logements seront néces-

saires à l'arrivée de ces nouveaux habitants.

x Les besoins liés à la demande en résidences secondaires : environ 10 logements

Cers se positionne comme une commune attrayant par ses éléments paysagers et patrimoniaux remarquables, mais aussi

facile d'accès par ses infrastructures terrestres et l;aéroport à moins de 10 minutes. Elle se situe également à proximité de ter-

ritoires dynamiques et attrayants du Biterrois et du littoral Méditerranéen.

Même si le nombre de résidences secondaires a eu tendance à diminuer depuis 2013, après avoir connu une forte augmen-

tation les années précédentes, la municipalité souhaite conserver une offre de logements secondaires confortable, voire de

créer une dynamique en la matière, en profitant de son cadre et de son positionnement privilégiés. De plus, il est aussi tenu

compte d'une possible surestimation du taux de logements vacants lié à la période de recensement'

C?st pourquoi, il est retenu un ratio de 4olo de résidences secondaires pour estimer l'augmentation de logements en

la matière pour les deux prochaines décennies.

* Les besoins liés à la vacance incompressible (fluidité et renouvellement du parc) : environ 10 logements

La rotation normale des locataires et des propriétaires, les délais de succession et les travaux de renouvellement

et d?daptation des logements expliquent qu'un taux minimal de vacance des logements de 3 o/o à 4o/o est inévitable.

Cette vacance incompressible ditevacance de rotation, est nécessaire pour assurer I'entretien du parc et participe à la

fluidité des parcours résidentiels.

Cette vacance de rotation est faible dans les logements récents mais augmente progressivement sur des logements

antérieurs qui étaient peu concernés jusquâ préient. C'est pourquoi un taux de3,So/oest appliqué aux nouvelles opé-

rations d'habitat.

Réinvestissement urbain et opérations en cours

pour le calcul des besoins en logement à l'horizon du PLU, il a été tenu compte du renouvellement urbain et de l'ur-

banisation de dents creuses.
pour la création d,habitat, il existe peu de possibilités de construire dans le village. Le tissu urbain est très dense en centre

ancien et relativement relâché dans certaines zones pavillonnaires. ll existe également des parcelles non bâties qui in-

tègrent un îlot foncier et constituent les jardins des résidences voisines.

Le potentiet de densification et d'urbanisation de dents creuses permettra de produire au travers dbpérations d'ha-

bitatgroupé ou d'habitat individuel, environ 70 logements en renouvellement urbain.

Extensions urbaines et (onsommation d'espaces agricoles

Suivant le taux de croissance annuel moyen retenu (1,2o/ol, et du nombre d'une centaine de logements en réinves-

tissment urbain, ce sont don( ce sont donc 180 logements environ qui seront construits en extension urbaine.

Justification des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l?space et de lutte contre l'étale-

ment urbain au regard des besoins en logements

Les secteurs d'extensions urbaines représentent 8 hectares, permettant la réalisation d'environ 180 logements.

En retenant des secteurs de développement respectant les principes de continuité et de compacité, la commune évite un

étirement excessif de la tache urbaine et promeut un développement urbain plus durable du point de vue de la gestion ur-

baine.

Au regard des objectifs généraux définis par le code de I'urbanisme

Lbrientation s'i nscrit da ns lbbjectif d' <<é q u i I i b re entre :

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales;

b) Le renouvellement urbain, le dévetoppement urboin et rural maîtrisé, Ia restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation
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des centres urboins et ruraux, lo lutte contre létolement urbain ;
c) Une utilisotion économe des espaces noturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et Ia

protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
Lbrientation s'inscrit également dans les objectifs :

3" La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et
de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sons discrimination, des besoins présents et futurs de t'ensemble des modes d,ha-
bitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt générot ainsi que déquipements pubtics et déquipe-
ment commerciol, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géogrophiquement équilibrée entre emploi, habitat,
commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de
diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à I'usage individuel de I'au-
tomobile;

4'La sécurité et lo salubrité publiques;

Au regard du SCoT

Le DOQ Document d'Orientation et d'Objectifs du Schéma de Cohérence Territoriale du biterrois, développe les objectifs
généraux du code de l'urbanisme et les applique au contexte du biterrois:

Ainsi l'axe 3 du PADD entre dans le cadre de plusieurs orientations du SCoT dont notamment :

. Orientation 82 : Aménager lbffre de manière cohérente, raisonnée, et respectueuse de l,environnement

' Orientation 84 : Protéger la ressource en eau en conditionnant et limitant l'urbanisation dans les zones de
sauvegarde et les zones vulnérables

' Orientation 85 : Sécuriser l'alimentation en eau potable et économiser Ia ressource
. Orientation 88 : Lutter <ontre la consommation d'espaces agricoles et naturels

Justification des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l,étale-
ment urbain au regard du SCoT

Le bilan prévisionnel des enveloppes de consommation d'espaces naturels agricoles et forestiers est contenu dans
le DOO du SCoT du Biterrois. Dans son <Objectif 88.5 : S'engager globalement dans une diminution marquée de la
consommation d'espace au regard de la période précédente>, il répartit les enveloppes par destination et par EpCl
(établissement public de coopération intercommunale) sur le cycle 2021-2040.

Le DOO prévoit une enveloppe à vocation d'habitation de 189 ha soit I 0 ha /an pour la CABM à l,horizon 2040. Avec
ces 7,9 ha de zone à urbaniser en extension, Cers présente une consommation d'environ 6,50/o de ta part dédiée à
l'intercommunalité. Ce qui représente une concommation modérée par rapport à son statut de pôle relâis et de la dé-
marche vertueuse menée ces denières années. Au cours des 10 dernières années, le village de Cers s'est agrandi d'environ
6,5 hectares, qui concernent presque exclusivement des lotissements résidentiels.

Au vu de ces éléments, la Commune s'inscrit dans une démarche de réinvestissement urbain mais a aussi maintenu
un secteur de développemenL afin de satisfaire à une demande en logements importante sur son territoire. lt est à
noter que le futur secteur d'habitat en extension urbaine correspond à une consommation foncière d,environ 7 ,9 hec-
tares (dont l'ensemble ne sera pas imperméabilisé). De plus, la future zone à urbaniser correspond au projet de ZAC
positionné sur le site des <GrangettesD, et qui couvrait initialement une emprise d'environ 20 hectares dans le pLU de
2011.

ll est aussi à rappeler que la Commune a supprimé une quinzaine d'hectares de zones à urbaniser de ce projet de
PLU' qui correspondait à des secteurs d'extension au nord et à lbuest du territoire de Cers et à un ancien périmètre de
la ZAC des Grangettes.

5. Axr 4 (AMÉuoRER LEs DÉpLAGEMENTS ET DrvERsrFrER [Es MoBrurÉsD

Cette orientation se décline en au travers des dispositions suivantes définies dans le PADD : <Prendre en compte le
proiet de la Ligne à Grande Vitesse (LGV), ainsi que s'inscrire dans le projet de voie d'intérêt communautaire, un boulevard
urboin interquartier>, <Développer un maillage des liaisons optimisant Ia gestion de la circulation> <Améliorer et valoriser
les cheminements doux et développer une dynamique dbspaces partagés en cæur deVitlage>>Compléter tbffre de stationne-
mentD

Cet axe retranscrit des enjeux de mobilité à léchelle de la commune et s'inscrit à la fois dans les orientations du SCoT
et dans les obiectifs généraux définis par le code de l'urbanisme pour t'action des collectivités publiques en matière
d'urbanisme.
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Justification au regard des objectifs oénéraux définis par le code de I'urbanisme

Lbrientation s'inscrit dans lbbjectif d'<équilibre entre :

a) Les poputations résidant dans les zones urbaines et rurales;

b) Le renouvellement urboin, le développement urboin et rural moîtrisé, Io restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation

des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ;

c) une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et lo

protection des sites, des milieux et paysages noturels ,

d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, Ia conservation et Ia restauration du patrimoine culturel ;

e) Les besoins en matière de mobilité;>

Lbrientation s'inscrit également dans les objectifs :

<3" La diversité des fonctions urbaines et rurales et Ia mixité sociale dans l'hobitat, en prévoyant des capacités de construction et

de réhabilitation suffisantes pour !a satisfaction, sons discriminotion, des besoins présents et futurs de I'ensemble des modes d'ha-

bitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt générat ainsi que d'équipements publics et d'équipe-

ment commercial, en knànt compte en particulier des objectifs de réportition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat,

commerces et services, d'amélioiation àes performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de

diminution des obtigations de déptacements motorisés et de développement des transports alternotifs à l'usage individuel de l'au-

tomobile;

4" La sécurité et la salubrité publiques;Ï..'l

7. La lutte contre Ie changement climatique et I'odaptotion à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre,

léconomie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables.>

Justification au regard du SCoT

Le DOe Document d'Orientation et d'Objectifs du Schéma de Cohérence Territoriale du biterrois, développe les objectifs

généraux du code de l'urbanisme et les applique au contexte du biterrois.

Ainsi l'axe 4 du PADD entre dans le cadre de plusieurs orientations du SCoT dont notamment:

. Orientation Cl : Structurer Ie territoire autour de réseaux de mobilités multimodaux

. Orientation C2 : Compléter le réseau structurant par une offre du quotidien

6. Axr 5 (RENF9RçER L'ATTRAclv[É ÉcoNoMteuE, TouRtsnQUE ET PÉRENNISER L'AGRICULTURED

Cette orientation se décline en au travers des dispositions suivantes définies dans le PADD : <Développer l'économie

et permettre I'installation ou Ia reprise de services et de commerces>> <Maintenir lo vitalité commerciale du coeur de village>

<Pérenniser I'activité agricole et créer une vitrine viticole> <<Développer le potentiel touristique>

Cet axe retranscrit des enjeux d'attractivité commerciale et patrimoniale du centre village et s'inscrit à la fois dans

les orientations du SCoT et ians les objectifs généraux définis par le code de l'urbanisme pour l'action des collectivi-

tés publiques en matière d'urbanisme.

Justification au regard des objectifs généraux définis par le code de l'urbanisme

llorientation s'inscrit dans lbbjectil d'<équilibre entre :

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales;

b) Le renouvellement urbain, le dévetoppement urbain maîtrisé, la restructuration des espoces urbanisés, la revitalisation des

centres urbains et ruraux;

c) une utilisation économe des espaces naturels, la préservotion des espaces affectés aux octivités agricoles et forestières et la

protection des sites, des milieux et paysages naturels ,

d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ;

e) Les besoins en motière de mobilité;,

Lbrientation s'inscrit également dans les objectifs :

<2'La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;

3' La diversité des fonctions urbaines et ruroles et Ia mixité sociale dans I'habitat, en prévoyant des capacités de construction et

de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sons discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'ha-

bitat, d'octivités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipe-

ment commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de réportition géographiquement équilibrée entre emploi, hobitat,

commerces et services, d'amétioiation àes performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de

diminution des obligotions de déplacements motorisés et de dévetoppement des transports alternatifs à I'usage individuel de I'au-

tomobile;
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4'Lo sécurité et la salubrité publiques p>

<7o La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre,
léconomie des ressources fossiles, Ia maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables.>

Justification au regard du SCot

Le DOG, Document d'Orientation Générale du Schéma de CohérenceTerritoriale du biterrois, développe les objectifs géné-
raux du code de l'urbanisme et les applique au contexte du biterrois:

Ainsi l'axe 5 du PADD entre dans le cadre de plusieurs orientations du SCoT dont notamment:
. . OrientationAT:Valoriserlepotentieltouristiqueduterritoire

' Orientation B1 : Mettre en place une stratégie spatiale favorisant des systèmes locaux de production et d,in-
novation

' Orientation 82 : Aménager lbffre de manière cohérente, raisonnée, et respectueuse del'environnement
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u. ExpLtcATloNs DEs cHotx RETENUs pouR ÉrngllR le RÈcIEMENT

GRApHteuE, LE nÈclemrrur Écntr ET LEs AUTREs PREscRlPTlolts Éplc-

rÉeS PAR LE PLU
Le règlementfixe, en cohérence avec Ie projet d'aménagement et de dévetoppement durables,les règles générales et les servitudes

d,utitisâtion des sols permettont d'atteindreies objectifs mentionnés aux articles aux articles L. 101-l à L. 101-3' (les objectifs géné-

raux définis par le code de l'urbanisme pour l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme.)

Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger'

tt peut préciser I'affectotion des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y

être exercées et également prévoir l'interdiction de construire'

tl peut définir, en fonction des situotions locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées.

1. Lrzoruncr DU PLU

Présentation du plan de zonage du PLU proieté
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Les évolutions du zonage entre le PLU approuvé en décembre 2011 et le projet de PLU

Présentation à titre indicatif du oroiet de PLU

il
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é'/---
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%mm

Illustration 175. Plan délimitant les zones du proiet de PLU
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Les évolutions de surface entre le PLU en vigueur et le projet de pLU

La répartition des surfaces des zones déterminant l'affectation du sol dans le PLU, donne une indication du scénario de
préservation, de valorisation et de développement choisi par la commune.

Tableau des surfaces correspondant au proiet de zonage pour arret du pLU

PLU projeté
s. i.' ll-;-;::Sr.$itli i-.:"j l;.ïi
l:, I .;;Zôirë5'.ir;;.
i i:: . ., :: ,:':,-Ë_t: i.;1r..,;T Zones Superficie (ha)

Proportion du
territoire

Zones urbaines
UA

UD

UE

74,0
5,2

67,6
t,2

9,396 Zones urbaines
UA

UC

UEc

uep
UEv

83,8

4,2
77,I

o,7

0,6
712

to,5o/o

Zones à urbaniser
AU

AUO

35,2

8,5

26,7

4,4Yo Zones à urbaniser
I-AUZ

l-Auep

l-AUEv

tL,5
aa

1,2

2,4

L,4Yo

Zones agricoles
A1
A2

A3

AO

418,6
1,3

338,s
0,1

78,7

52,596 Zones agricoles
Ag

AO

Ap

575,3

747,2

489,9

38,4

84,8/o

Zones naturelles

N

N1

268,8

247,7

27,7

33'7Yo Zones naturelles

Nep

NepL

Np

Nt
Nz

25,9

3,0

6,7

L4,2

0,9
1,8

3,3o/o

Total i796,6 Total 796,6

L09,2 t,3,7%o 95,3 l,2,OYo

687,4 g6,3yo 70L,3 88,OYo
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2, PnÉSrrurn1oN, JUST;F;CATION or m oÉUnalTATlON DES ZONES OU PLU

Le pLU couvre le territoire communal et le divise en quatre types de zones, les zones urbaines U, les zones à urbaniser AU,

les zones agricoles A et les zones naturelles et forestières N.

Les zones urbaines (U)

<< Les zones urbaines sont dites çones lJ>. peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs oit les

équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. >>

Justifications des zones urbaines' dites <U>

Sur la Commune de Cers, les zones urbaines regroupent les zones déjà bâties, occupées par des équipements publics,

qui ne sont prévues pour une urbanisation future ou sur lesquelles I'usage des sols n'est ni agricole ni naturel.

Elle intègre également les opérations d'aménagement d'ensemble qui sont quasiment toutes achevées.

Le territoire compte de nombreux secteurs ayant pour destination principale l'habitation (UA, UC) et des secteurs d'ac-

tivités (uE, uEc).

tiensemble des zones U représente 10,5o/o du territoire de la commune.

La zone UA

La zone UA concerne les espaces les plus anciens et les plus denses du territoire communal : le cæur de village.

La zone UA recouvre lênsemble du centre urbain traditionnel qui s'est développée aux abords de léglise Saint-Geniès de

Cers, et Ie secteur plus récent des maisons vigneronnes'

Elle correspond aux espaces urbanisés anciens desservis par le réseau d'assainissement collectif' La bâti, majoritairement

traditionnel, est presque exclusivement implanté en limite du domaine public. Les immeubles, mêlant des bâtis en R+l ou

R+2, peuvent compter jusqu'à 4 niveaux. Outre de l'habitat, le tissu urbain compte des commerces et services implantés his-

toriquement en centre du village, des équipements publics administratifs et éducatifs (poste, petits commerces).

La zone UC

La zone UC concerne des secteurs d'extensions pavillonnaires récentes urbanisées souvent sous forme de lotissements' Le

tissu urbain y est plus relâché et lbrganisation du bâti différente avec notamment le respect de retraits des constructions par

rapport au domaine public.

La zoneUep

La zone Uep correspond à la salle culturelle et de rencontre et à son espace de stationnement. Elle se positionne au sud du

village. Elle a été intégrée dans une zone urbaine spécifiquement dédiée à cet équipement dans la mesure où le secteur est

artificialisé et qu'il est desservi par les réseaux.

Les zonesUEvetUEc

La zone UEv concerne le secteur de la cave coopérative située dans le village'

La zone UEc correspond à un petit pÔle commercial en entrée de ville.

Principales contraintes et servitudes applicables en zone urbaine

La zone urbaine est partiellement concernée par les contraintes principales suivantes :

. La servitude relative aux sites classés des paysages du canal du Midi

. La servitude retative aux périmètres de protection des captages

. La servitude retative à l'établissement des canalisations de transport et de distribution de gaz

. La relative aux communications téléphoniques et télégraphiques

. La servitude relative aux chemins de fer

. La servitude aéronautique de dégagement avec cote altimétrique

. Les zones inondables du PPRi.

Et donc par les prescriptions qui s'y appliquent.
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PrinciPales évolutions entre le projet de PLU et le PLU issu de la révision générale du l0 octobre 20l l
La future zone UA a été légèrement adaptée pour une meilleure cohérence urbaine pour recouvrir I'ensemble du

centre urbain traditionnel. La zone UC intègre les différents zones AU aujourd'hui urbanisées sous forme dbpérations
d'aménagements d'ensembles.

La zone UEv, secteur concernant les activités de la cave coopérative reste inchangé dans ce projet de nouveau zo-
nage.

La nouvelle zone UEc correspond au commerce en entrée de Cers actuellement classé en Nl, Ge nouveau zonage
shdapte mieux à la destination commerciale de la zone. lt en est de même pour la nouvelle zone Uep dédiée à la salle
culturelle et de rencontre, qui est actuellement classée en zone Nl.

Ce nouveau découpage, plus adaptée au contexte et à la volonté d€votution des zones bâties, permet de regrouper
des secteurs urbains plus homogène, ayant des vocations et des occupations du sol sensiblement similaireJ(mixité
fonctionnelle, protection du patrimoine, besoins différents en stationnement, etc...).

Illustration 176. Plan délimitont les zones du PLI! en vigueur Illustration 177. Plan délimîtant les zones du PLI! en vigueur
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Les zones à urbaniser (AU)

< Les zones à urbaniser sont dites <zones AIJ>. Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'ur-

banisation.

Lorsque !es voies publiques et les réseoux d'eau, d'é!ectricité et, Ie cas échéont, d'ossainissement existant à la périphérie immédiate

de la zone AIJ ont u,ne copacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans I'ensemble de > celle-ci, elle est clossée en

I-AIJ. Les < orientations d'oménagement àt de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aména-

gement et dëquipement, les coistructions y sont outorisées soit lors de Ia réatisation d'une opération d'aménagement d'ensemble,

soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de pro-

grammation et, le cas échéant, le règlement'

Lorsque les voies ouvertes au pubtic et les réseaux d'eau, délectricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie

immédiate d,une zone AU nbni pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans I'ensemble de cette

zone, son ouverture à I'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportont

notamment les orientations d'oménagement et de programmation de la zone.>

Justifications des zones à urbaniser' dites <AU>

Sur ta Commune de Cers, les zones à urbaniser (AU) regroupent les zones l-AUz et l-AUEv.

L'ensemble des zones AU représente 1,4o/o du territoire de la commune'

La zone l-AUz

La zone FAUz correspond au secteur du projet de ZAC <Les Grangettes>, une opération d'aménagement d'ensemble ouvert

à l,urbanisation à vocation d'habitat. ll se positionne à l'est du village. lntimement lié à des projets de voie structurante et de

raccordement à la RD612, il participera à un meilleur fonctionnement des déplacements sur Cers.

Ce projet d'habitat, dernier secteur urbanisable au Sud de la voie ferrée, proposera de nouvelles typologies d'habitats déve-

toppées au sein de quartiers présentant différentes formes urbaines et architecturales. Elle comprendra aussi une offre sociale

et <aérer> par un espace naturel pouvant recevoir quelques aménagements légers mais conservant une grande partie de son

caractère et de sa végétation.

La zone l-AUeP

La zone l-AUep correspond au projet de voie de desserte de la ZAC <Les Grangettes>. Cette voie doit se raccorder sur la

RD612 (raccordement siiué sur la Commune de Villeneuve-lès-Béziers), tout en réduisant le flux de circulation du village.

positionnée à l'Est de cette opéraiton d'habitat, elle doit aussi permettre d'accompagner la frange paysagère et végétale de

cette zAc.

La zone l-AUEv

La zone l-AUEv correspond au secteur ouvert à l'urbanisation, positionné en entrée de ville et destiné à devenir un espace

particulièrement valorisant, tourné autour de la viticulture (avec des espaces de stockage, de vente et de vinification, "')'

Ce projet doit affirmer une nouvelle entrée de ville, mettant en avant l'identité viticole de la Commune et de ses territoires

limitrophes, et permettant de générer un nouvel élément d'attractivité économique et touristique.

Princioales contraintes et servitucles applicables en zone à urbaniser

La zone à urbaniser est partietlement concernée par les contraintes principales suivantes:

. La servitude relative aux périmètres de protection des captages

. La servitude relative aux chemins de fer

. La servitude aéronautique de dégagement avec Gote altimétrique

. Leszonesinondablesdu PPRi.

Et donc par les prescriptions qui s'y appliquent.

principales évolutions entre le proiet de PLU et le PLU issu de la révision générale du 10 octobre 2011

Toutes les zones à urbaniser ouverture à I'urbanisation (AU) du PLU en vigueur situées en dent Greuse ou en conti-

nuité sud du tissu urbain ont été urbanisées.

La zone AU du pLU actuel situé à lbuest du village et au sud de la voie ferrée, a été classée en zone urbaine dans la

mesure où un projet de construction est en cours Àt qu" les réseaux sont suffisants à sa desserte et son alimentation'

La zone AU au nord du village et du secteur de Port Soleil et ta zone à urbaniser bloquée à l'urbanisation (AUo) au

nord-ouest de l'urbanisation ont été déclassées des futures zones AU et intégrées en zone agricole.

Une partie de la zone AUO positionnée au sud-est du village sur le secteur des Grangettes a été conservée mais elle

a subi une réduction conséqùente d'environ 11,5 hectares qui ont été classés en zone agricole ou naturelle'

par ailleurs, il a été créé une zone à urbaniser à vocation économique tournée autour de la viticulture, qui a pour but

de valoriser te site et lhctivité viticole, par le développement de nouveaux espaces fonctionnels (stockage, embou-

teillage et vente).
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Les zones agricoles (A)

<Les zones agricoles sont dites K zones A >. Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à

protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles'>

Justifications des zones agricoles, dites <A>

Sur ta Commune de Cers, les zones agricoles (A) regroupent les zones Ag, Ap et 40.

L'ensemble des zones A représente 84,8o/o de la commune.

La zone Ag

La zone Ag correspond à des parcelles agricoles admettant le bâti agricole et l'habitation de l'exploitant sous conditions. ll y est auto-

risé de construire, dans certaines mesures, afin de permettre le maintien et le développement de l'activité agricole'

Cette zone donne la possibilité de créer des bâtis agricoles. Représentant environ 177o du territoire, elle répond à la nécessité, pour des

agriculteurs, de développer ou de lancer leurs activités, sans toutefois créer un mitage sur l'ensemble des espaces agricoles'

La zone Ap

La zone Ap correspond à un secteur à dominance agricole présentant des enjeux paysagers avec un positionnement au sud du vil-

lage, en vitrine urbaine avec le canal du Midi et aux abords de la RD6'12.

Cette zone répond à une nécessité de valoriser l'entrée Est de lAgglomération, qui fait lbbjet d'une étude en la matière et d'une OAP'

La zone A0

La zone A0 correspond à des parcelles agricoles strictes destinées à la production agricole avec une protection forte et la préservation

de cônes de vue sur le village. Les constructions y sont par principe interdites, à lêxception des équipements et locaux techniques et

industriels des administrations publiques et assimilés.

Cette zone a pour but de préserver la vocation et la production agricole, et d'empêcher l'urbanisation de se développer sur ces espaces'

Principales contraintes et servitucles applicables en zone agricole

La zone agricole est partiellement concernée par les contraintes principales suivantes :

. La servitude relative aux sites classés du <anal du Midi et des paysages du canal

. La servitude relative aux périmètres de Protection des captages

. La servitude relative à létablissement des canalisations de transport et de distribution de gaz

. La servitude relative à t'établissement des canalisations électriques

. La servitude relative au voisinage des cimetières

. La servitude relatives aux transmissions radio électriques concernant la protection contre les obstacles des centres d'émis-

sion et de ré<eption exploités par l'État

. La relative aux communications téléphoniques et télégraphiques

. La servitude relative aux chemins de fer

. La servitude aéronautique de dégagement avec Gote altimétrique

. La servitude radio-électrique de protection des installations de navigation et d'atterrissage

. Les zones inondables du PPR|.

Et donc par les prescriptions qui s'y appliquent.
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Princioales évolutions entre le
proiet de PLU et le PLU issu de la
révision générale du 10 octobre
201 1

La principale évolution entre le PLU
en vigueur et le projet de PLU concerne
la forte augmentation de la zone agri-
cole. Elle se justifie par des délimi-
tations de zones tenant compte de
lbccupation réelle du sol, des enjeux
en matière agricole et de paysage. Le
projet de PLU permet donc d'avoir une
meilleure appréhension des espaces
agricoles et de ses enjeux.

Le projet de PLU a modifié la délimi-
tation de la zone agricole autorisant la
création de nouveaux bâtiments (Ag).
Cette délimitation permet d'une part
dbffrir à des agriculteurs la possibi-
lité de développer des bâtiments né-
cessaires à leurs activités agricoles ; et
d'autre part, elle limite cette emprisg
à l'espace situé entre le nord du village
et la limite septentrionale communale,
qui est déià concerné par le hameau La
Grassette et quelques bâtis plus isolés.
Cette délimitation permet aussi de pré-
server les vues sur le village puisque la
zone Ag se positionne quasi-exclusive-
ment sur le versant opposé au bourg.

.,. '1 :

1ri c'r(''1 .' '-

IllustrationlS0, Plan délimitant les zones
du PLU envlgueur

lllustrotlon l8l. PIan délimitant les zonesu u u i6 
du pLlt en vigueur
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Les zones naturelles et forestières (Nl

<Les zones naturelles et forestières sont dites << zones N >>, Peuvent être classés en zone noturelle et forestière, les secteurs de Ia com-

mune, équipés ou non, à protéger en raison :

l " Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des poysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique,

historique ou écologique ;
2" Soit de l'existence d'une exploitation forestière;

3'Soit de leur caractère d'espaces naturels;

4. Soit de Ia nécessité de préserver ou restaurer les ressources noturelles;

5".Soit de la nécessité de prévenir |es risques notamment d'expansion des crues.>

Justifications des zones naturelles et forestières, dites <N>

Sur la Commune de Cers, les zones naturelles et forestières (N) regroupent les zones Np' Nt, Nep et Nz.

L'ensemble des zones N représente 3,3o/o de la commune.

La zone Np

La zone Np correspond à des secteurs à dominance naturelle présentant des enjeux paysagers avec un positionnement au sud du

village, en vitrine urbaine avec le canal du Midi et aux abords de la RD612.

Cette zone répond à une nécessité de valoriser lentrée Est de lAgglomération, qui fait lbbjet d'une étude en la matière et d'une OAP'

La zone Nt

La zone Nt correspond à un résiduel à valoriser vers un secteur stratégique à vocation touristique, positionné entre le canal du Midi

et la RD612.

lntégrée dans le projet de valorisation de l'entrée Est de lAgglomération, elle doit permettre d'amorcer une nouvelle dyna-

mique touristique et durable le long d'un patrimoine mondial.

La zone Nep

La zone Nep correspond à des secteurs présentant des espaces verts, paysagers et dans lesquels certains équipements d'intérêt col-

lectif sont autorisés. Elle comprend le sous-secteur Nepl qui correspond au secteur de stockage de Ia déchèterie'

La zone Nz

La zone Nz correspond à un secteur d'espace vert et paysager en cæur de la ZAC <Les Grangettes), parcouru par un cheminement

doux en balcon.

Cette zone se positionne comme un espace de respiration et transition naturelle <aéranb le projet, face au canal du Midi'

princioales contraintes et servitudes applicables en zone naturelle et forestière

l-a zone naturelle et forestière est partiellement concernée par les contraintes principales suivantes:

. La servitude relative aux sites classés du canal du Midi et des paysages du canal

. La servitude relative aux périmètres de protection des captages

. La servitude retative à l'établissement des canalisations de transport et de distribution de gaz

. La retative aux communications téléphoniques et télégraphiques

. La servitude relative aux chemins de fer

. La servitude aéronautique de dégagement avec cote altimétrique

. Leszonesinondablesdu PPR|.

Et donc par les prescriptions qui s'y appliquent.
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PrinciPales évolutions entre le projet de PLU et le PLU issu de la révision générale du 1O octobre 2Ol l
La principale évolution entre le PLU en vigueur et le projet de PLU concerne la forte diminution de la zone naturelle

et forestière. Elle se justifie par des délimitations de zones tenant compte de lbccupation réelle du sol, des enjeux en
matière de paysage et déquipement ou de loisirs dans un Gontexte naturel ou à préserver. Le projet de pLU permet
donc d'avoir une meilleure appréhension de ces espaces.

Le projet de PLU a également créé de nouvelles zones N. Une zone Nz a été délimitée au coeur du projet de ZAC
classé en zone l-AUz, afin de conserver la naturalité de cet espace qui présente une topographle paitlculièrement
marquée. Elle participera aussi à éviter l'artificialisation d'un secteur présentant des enjeux écologiques et de créer
un corridor vers les espaces agricoles positionnés à l'Est du futur quartier.

Une zone Np a également été délimitée afin de participer à la valorisation de l'entrée Est de I'Agglomération, dans
lbbjectif de constituer une frange viticole donnant une continuité identitaire et du paysage communal. Dans (ette
perspective et association avec la CABM, il a aussi été créée une zone Nt pour permettre le développement tourisitque
sur une secteur stratégique en accroche du canal du Midi. Elle doit permettre de réaliser des aménagements partici-
pant au paysagement du secteur et à la réalisation d'aires de stationnement perméables.

Enfin une zone Nep a été
créée pour matérialisée Ia
zone de la déchèterie et à son
espace artificialisé. La zone
Nep correspond à l'espace de
stockage.
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lllustration 182. PIan délimitant les zones
du PLU en vigueur
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Ap Illustration 183. PIan délimitant les zones
du PLU en vigueur
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3. Lr corurenu ET LA srRUcruRE Du RÈcmmrrur Écnr

Les 7 grands titres du règlement

Le règlement écrit est organisé en 7 grands titres'

* Titre t, Rappels réglementaires

ll précise le champ d'application du plan local d'urbanisme et la portée du règlement du PLU a légard d'autres législations

ou Églementations. ll liste les dérogations au plan local d'urbanisme et cas adaptations mineures.

ll apporte des précisions utiles pour la réalisation de constructions : il donne la définition des destinations et sous-destina-

tions des constructions, il précise les notions de surface de plancher, d'emprise au sol. ll présente succinctement la réglemen-

tation applicable aux lotissements. ll donne des précisions sur les performances environnementales et énergétiques, sur la

réglementation applicable à la publicité, aux enseignes et préenseignes.

* Titre 2. Dispositions générales

ll précise les dispositions spécifiques au pLU de cers qui complètent les dispositions applicables à chaque zone que ce soit

pori lu réalisation d'accès ei voirie, les obligations liées au stationnement, les règles d'implantation, d'emprise au sol et de

hauteur des constructions. Enfin il rappelle les risques et les contraintes du territoire.

* Titre 3. Emplacements Réservés

ll liste et présente les emplacements réservés reportés sur les plans de zonage

" Titre 4. Éléments, sites et secteurs à protéger

ll liste les éléments, sites et secteurs patrimoniaux à protéger au titre de l'article L.l51-19 et les espaces boisés classés qui

sont reportés sur le règlement graphique.

* Titre 5. Les zones urbaines

Ce titre présente le caractère des zones urbaines et les dispositions applicables à ces zones'

* Titre 6. Les zones à urbaniser

Ce titre présente le caractère des zones à urbaniser et les dispositions applicables à ces zones.

* Titre 7. Les zones agricoles

Ce titre présente le caractère des zones agricoles et les dispositions applicables à ces zones.

* Titre 8. Les zones naturelles et forestières

Ce titre présente le caractère des zones naturelles et les dispositions applicables à ces zones'

Le contenu des dispositions applicables à chaque zone

< Le règlement de chaque zone est composé de trois parties, il peut comprendre tout ou partie des règles suivantes,

. Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité

. Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activité autorisés

. Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activité interdits

. Mixité fonctionnelle et sociale

. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

. Volumétrie et implantation des constructions

- lmplantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

- lmplantation des constructions par rapport aux limites séparatives

- lmplantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

- Hauteur des constructions

. Qualité urbaine, Architecturale, environnementale et paysagère

- Toiture

- Façades

- Ouvertures et menuiseries

- Équipements de façade

- Clôtures

III PLIJ de Cers - Rapport de présentation 281



- Verrières, marquises

- Vitrines commerciales

- Publicité, enseignes et préenseignes

- Aires de poubelles

- Paraboles

- Climatiseurs et dispositifs, matériaux ou procédés visant à améliorer les performances environnementales et énergé-
tiques des constructions

- Espaces libres et plantations

. Stationnement

. Équipement et réseaux

. Accès et voies

. Desserte par les réseaux

- Alimentation en eau potable

- Défense incendie

- Assainissement des eaux usées

- Assainissement eaux pluviales

- Électricité - Téléphone - Télédistribution
- Énergies renouvelables

. Ordures ménagères

Les principales nouvelles dispositions aoportées

Par rapport à I'ancien POS, de nouvelles dispositions, dont certaines reviennent de manière récurrente dans plusieurs zones
du PLU ont été intégrées :

* En matière dbccupations et utilisations du sol interdites ou admises sous conditions

Les destinations et sous destinations des constructions et types d'activité sont définies par les articles R.15,l-27 et R.151-26
du code de l'urbanisme. ll existe maintenant 5 destinations et 20 sous destinations au lieu de 9 destinations précédemment.

Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
. Exploitation agricole et forestière :

- exploitation agricole,
- exploitation forestière :

. Habitation :

- logement,
- hébergement;
. Commerce et activités de service :

- artisanat et commerce de détail,
- restauration,
- commerce de grol
- activités de services où sêffectue l'accueil d,une clientèle,
- cinéma;
- hôtels,
- autres hébergements touristiques,
. Équipements d'intérêt collectif et services publics :

- locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés,
- locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés,
- établissements d'enseignement, de santé et d,action sociale,
- salles d'art et de spectacles,
- équipements sportifs,
- lieux de culte
- autres équipements recevant du public;
. Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire:
- industrie,
- entrepôt
- bureau,
- centre de congrès et d'exposition,
- cuisine dédiée à la vente en ligne.
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La destination de construction < exploitation agricole et forestière >

Elle comprend deux sous-destinations :

< Exploitation agricole > recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette

sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes'

< Exploitation forestière > recouvre les constructions et les entrepÔts notamment de stockage du bois, des véhicules et des

machines permettant l'exploitation forestière.

La destination de construction < habitation >

Elle comprend deux sous-destinations :

< Logement > recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à lêx-

clusion des hébergements couverts par la sous-destination < hébergement >. La sous-destination < logement > recouvre no-

tamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

< Hébergement ) recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service' Cette

sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les

résidences autonomie.

La clestination cle construction < commerce et activité cle service >

Elle comprend sept sous-destinations :

< Artisanat et commerce de détait > recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien

directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services'

< Restauration > recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle com-

merciale.

< Commerce de gros > recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle pro-

fessionnelle.

< Activité de services où s,effectue lhccueil d'une clientèle > recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clien-

tèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation

de biens.

< Ginéma ) recouvre toute construction répondant à la définition détablissement de spectacles cinématographiques ac-

cueillant une clientèle commerciale.

< Hôtels > recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements com-

merciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements

meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.

< Autres hébergements touristiques > recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou

moyenne durée proposant un service commercial.

La clestination de construction < équipements d'intérêt collectif et services Publics rr

Elle comprend six sous-destinations :

< Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés > recoÙvre les constructions des-

tinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil

limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de

leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public'

< Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ) recouvre les constructions des équi-

pements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions tech-

niqu", nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonc-

tionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production dénergie.

u Étabtissements d,enseignement, de santé et d'action sociale ) recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à

l,enseignement ainsi que leiétablissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les

équipJments collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, dbrientation et autres services similaires.

< Salles dhrt et de spectacles )) recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle,

musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

u Équipements sportifs > recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive' Cette

sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

< Lieux de culte > recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

< Autres équipements recevant du public > recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de

satisfaire un besoin collectif ne répondànt à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination < Équipement

d,intérêt collectif et services publics >. Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes,
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les aires d'accueil des gens du voyage.

La destination de construction < autres activités des secteurs primaire secondaire ou tertiaire >

Elle comprend quatre sous-destinations :

< lndustrie > recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les construc-
tions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construc-
tion ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de répara-
tion susceptibles de générer des nuisances.

< Entrepôt > recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
< Bureau > recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs pri-

maires, secondaires et tertiaires.

< Centre de congrès et d'exposition ) recouvre les constructions destinées à lévénementiel polyvalent, lbrganisation de
salons et forums à titre payant.

< Cuisine dédiée à la vente en ligne > recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie
télématique. ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
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4. Les pnrscntpnoNs ÉolcrÉrs pAR LE PLU n RrponrÉes suR LE pLAN DE zoNAGE rr pnÉcsÉes DANS

u nÈcuurnr

Outre la délimitation des zones U, AU, A et N, le pLU définit des emplacements réservés, des espaces boisés classés, des élé-

ments, sites et secteurs patrimoniaux à protéger au titre de l'article L.151-19 et des éléments écologiques à protéger au titre

de I'article L.151-23 du code de I'urbanisme.

Aucun bâtiment en zone agricole ou naturelle n'a été identifié dans le PLU comme pouvant faire lbbjet d'un changement

de destination autre qu'agricole.

Le périmètre des secteurs dans lesquels une orientation d'aménagement et de programmation est applicable ont été repor-

tées sur les plans de zonage.

* Titre t. Rappels réglementaires

ll précise le champ d'application du plan local d'urbanisme et la portée du règlement du PLU a légard d'autres législations

ou Églementations. ll liste les dérogations au plan local d'urbanisme et cas adaptations mineures.

ll apporte des précisions utiles pour la réalisation de constructions : il donne la définition des destinations et sous-destina-

tions des constructions, il précise les notions de surface de plancher, d'emprise au sol. ll présente succinctement la réglemen-

tation applicable aux lotiisements. ll donne des précisions sur les performances environnementales et énergétiques, sur la

réglementation applicable à la publicité, aux enseignes et préenseignes.

Les éléments écotoqiques ou patrimoniaux. sites et secteurs à protéqer

Les éléments, sites et secteurs patrimoniaux à protéger au titre de I'article L.l51-19 du code de I'urba'

nisme

Selon l'article L.l51-19 du code de l'urbanisme,

<Le règlement peut identifier et Iocaliser !es étéments de poysage et identifier, localiser et détimiter les quartiers, îlots, immeubles

bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des

motifs dbrdre culturel, historique ou orchitecturat et définin Ie cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation

leur conservation ou Ieur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est foit opplication du régime d exception prévu à I'article L'

421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.>

Selon lhrticle R.l 51-43 du code de l'urbanisme,

<Afin de contribuer à lo quatité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre

aux enjeux environnementaux, Ie règlement peut:

4" Délimiter les espoces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et définir des règles nécessaires à leur maintien ou

à leur remise en état;

5" ldentifier, Iocatiser !es étéments de poysage et dé!imiter les sites et secteurs à protéger au titre de l'article L. I 5l -23 pour lesquels

les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont lo démolition est subordonnée à

la détivrance d'un permis de démolir, et définir, s'il y a lieu, les prescriptions nécessaires pour leur préservation ;

6. Détimiter dans les documents graphiques les terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine en applicotion du second

alinéa de I'article L. 1 51-23 ;

Les enjeux de préservation et de valorisation du patrimoine bâti et des éléments architecturaux remarquables et

la mise én *uur" de lbrientation du pADD <Renfo rcer l'identité de Cers au travers de ses paysages>> el <<Préserver les richesses patri'

moniales>>ont conduit à protéger un ensemble de secteurs et d'éléments architecturaux traditionnels remarquables.

Les éléments, sites et secteurs patrimoniaux à protéger au titre de lhrticle L.l 51-1 9 du code de l'urbanisme ont été

cartographiés sur les plans de zonage du pLU (pièces 4.2 et 4.3). ll sont présentés dans le règlement et font l'objet d'un

ensemble de prescriptions.

Les éléments écologiques à protéger au titre de I'article L.151-23 du code de l'urbanisme

Selon l'article L.l51-23 du code de I'urbanisme,

<Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs

dbrdre écologique, natamment pour la préservation, le mointien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, Ie cas

échéant,les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'it s'agit d'espaces boisés, il estfait application du régime d'ex-

ception prévu à I'article L.421-4 pour les coupes et abattages d'arbres'
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ll peut localiser, dans les zones urbaines, Ies terroins cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités
écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, Ie cas échéant, Ies desservent.>

Les enjeux de maintien de la biodiversité et la mise en (Euvre des orientations du PADD <<Préserver les éléments majeurs
de biodiversité> ont conduit à protéger un ensemble de haies identifiées sur le territoire lors du diagnostic écologique.

Les éléments favorables au maintien de la biodiversité et protégés au titre de article L.l5l-23 du code de l,urba-
nisme ont été identifiées dans le cadre des délimitations du zonages. Si nécessaire, elles pourront être complétées par
une identification cartographique d€léments de continuités écologiques ou de paysages au titre de l,article t.151-23
dudit Code sur les plans de zonage du PLU (pièces 4.2 et 4.3). lls seront ainsi retranscrit dans le règlement écrit.

Justification des emplacements réservés {ERl

[article L.151-41 du Code de l'Urbanisme définit les emplacements réservés susceptibles dêtre institués par le règlement
du PLU, ainsi listés:

< I " Des emplacements réservés aux voies et ouvrages pubtics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;
2" Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier;

3" Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;
4" Dans les zones urbaines et à urbaniseç des emplacements réservés en vue de Ia réalisation, dans le respect des objectifs de

mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit;

5' Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée
au plus de cinq ans dans l'attente de I'opprobation par lo commune d'un projet d'aménagement global, Ies constructions ou instol-
lations d'une superficie supérieure à un seuil défini par te règlement, Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux
ayant pour objet ladaptation, le changement de destination, la réfection ou I'extension limitée des constructions existantes, ),

llensemble des emplacements réservés du PLU se justifient dans la mesure où ils permettent soit:
- De créer ou d'améliorer des infrastructures routières, ainsi que les conditions de circulation, par : des élargissements, des

giratoires, des parkings...,

- De prévoir la réalisation dbuvrages publics...

1
Emprise du projet d'intérêt général de la ligne nouvelle Mont-
pellier-Perpignan 359 808 m2 SNCF Réseaux

2 Aménagement à 2x2 voies de la RD612 (26,50 m d'emprise) "19 376 m2 Département

3 Projet d'aménagement de l'entrée d'agglomération 5 359 m2

Communauté
dAgglomération Béziers

Méditerranée

4 Emprise de voirie 40 m2

Communauté
dAgglomération Béziers

Méditerranée

5 Élargissement à 12 m d'emprise de la voie communale n"3. 7146m2 Commune

6 Réalisation d'un ouvrage pluvial. 9977 m2 Commune

7 Prolongement de la Rue du Bouscarou 941 m2 Commune

I Réservation pour du stationnement et élargissement de la voie 1'17 m2 Commune

9 Élargissement et extension de la rue de la Pinède 164m2 Commune

't0
Réservation pour création déquipements publics d'intérêt gé-
néral, de places de stationnement (pour partie) et d'un espace
boisé classé ouvert au public

49'l m2 Commune

11 Réservation pour amélioration de la voirie 308 m2 Commune

12 Élargissement de la voirie sur la parcelle AC37 9m2 Commune

13 Réservation en vue de la création d'un parking 2259m2 Commune

14 Réaménagement du centre ancien 109 m2 Commune
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Justifications des emplacements réservés

ER 1 : Emprise du projet d'intérêt généralde la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan

Le Nord et l,Ouest du territoire de Cers sont touchés par le Projet de < Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan>. A la fois par le

périmètre de mise à létude du projet de travaux, la zone de passage préférentielle et retranscrit dans le PLU en emplacement

réservé 1.

ER 2 : Aménagement à 2x2 voies de la RD612 (26'50 m d'emprise)

Le territoire de Cers est traversé par la RD612, pour laquelle le Département de I'Hérault prévoit un doublement en 2x2 voies

de cet axe. ll a été retranscrit dans le PLU en emplacement réservé 2.

ER 3 : Projet d'aménagement de l'entrée de ville

ll s,agit d,un projet porté par la Communauté dAgglomération Béziers Méditerranée positionné sur un secteur destiné à

être valorisé afin de participer à marquer une entrée de ville de qualité'

ER 4 : Emprise de voirie

ll s,agit d'un élargissement nécessaire pour assurer une giration. ll a été retranscrit dans le PLU en emplacement réservé 4'

ER 5: Élargissement à 12 m d'emprise de la voie communale no3

ll s,agit d'un élargissement d'une voie communale qui paraît trop étroite pour une circulation à double sens. ll a été retrans-

crit dans le PLU en emplacement réservé 5.

ER 6 : Réalisation d'un ouvrage pluvial

ll s,agit de la nécessité de réaliser un ouvrage pluvial. ll a été retranscrit dans le PLU en emplacement réservé 6'

ER 7: Prolongement de la Rue du Bouscarou

Le protongement de la rue du Bouscarou est motivé par la volonté de créer un nouvelle liaison entre deux voiries existantes.

ll a été retranscrit dans le PLU en emplacement réservé 7'

ER 8 : Réservation pour du stationnement et élargissement de la voie

Le projet consiste à démolir un bâtiment afin de créer des places de stationnement sur ce site à proximité du centre du vil-

lage et afin délargir la rue de la Coopérative.

ER 9: Élargissement et extension de la rue de la Pinède

ll s,agit d,un élargissement de voirie nécessaire en terminaison d'une impasse. ll a été retranscrit dans le PLU en emplace-

ment réservé 9.

ER 10 : Réservation pour création d'équipements publics d'intérêt général, de places de stationnement (pour

partie) et d'un espace boisé classé ouvert au public

ll s,agit d,un emplacement destiné à créer du stationnement en cæur de ville, dans un espace végétalisé et planté. ll a été

retranscrit dans le PLU en emplacement réservé 10.

ER 11 : Réservation pour amélioration de la voirie

ll s,agit d,un emplacement destiné à sécuriser la circulation par un élargissement de la voirie à des angles présentant peu de

visibilité. ll a été retranscrit dans le PLU en emplacement réservé 1 1.

ER 12 : Élargissement de la voirie sur la parcelle AC37

ll s'agit d'un élargissement nécessaire pour assurer une giration. ll a été retranscrit dans le PLU en emplacement réservé 12'

ER 13 : Réservation en vue de la création d'un parking

ll s,agit d,un emplacement destiné à créer du stationnement en accroche des services administratifs et de proximité. ll a été

retranscrit dans le PLU en emplacement réservé 13.

ER 14: Réaménagement du centre ancien

ll s'agit d,un emplacement destiné à aérer le tissu urbain. Ce projet a été retranscrit dans le PLU en emplacement réservé '14.
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III. JUSTIFICATIONS DES CHOIX RETENUS PoUR ÉrneLIR LEs oAP EN co-
nÉnrrucE AVEc LE PADD

1. Rnppn RÉcumrurRtRE RELATTF aux OAP
Les orientations d'aménagement et de programmation sont des pièces constitutives du pLU.

Article L.l 51-6 du code de I'urbanisme :

<Les orientations d'aménagement et de progrommation comprennent, en cohérence avec le projet d'oménagement et de déve-
loppement durables, des dispositions portant sur I'aménagement, I'habitat, les tronsports, les déplacements et, en zone de mon-
tagne, sur les unités touristiques nouvelles.

En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientotions d'aménagement et de programmotion d'un plan local d,urbo-
nisme élaboré par un établissement public de coopérotion intercommunale comportent les orientations relatives à léquipement
commerciol, artisanal et logistique mentionnées aux 1" et 2'de l'article L. l4l-5 et déterminent les conditions d'implantotion des
équipements commercioux, ortisanaux et logistiques qui, du fait de Ieur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif
sur l'aménogement du territoire et le développement durable, conformément à t'article L. I 4l -6.>

Article L.151-6-1 du code de l'urbanisme :

<Les orientations d'aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de dévetop-
pement durables, un échéancier prévisionnel dbuverture à I'urbanisation des zones à urbaniser et de réatisàtion des équipements
correspondant à chacune d'elles, le cos échéant.>

Article L.151-6-2 du code de l'urbanisme:
<Les orientations d'aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de dévelop-

pement durables, les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur les continuités écologiques.>

Article L.l 51-7 du code de l'urbanisme :

<1. - Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment:

l' Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur I'environnement, les paysages, les entrées de villes et le po-
trimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser ta densificotion et assurer Ie développement de ta
commune;

2" Favoriser Ia mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation dbpérations d'oménogement, de construction ou de
réhabilitation un paurcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ;

3'(Abrogé);

4' Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, renaturer, restructurer ou aménoger;

5" Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ;
6" Adopter Ia délimitation des périmètres, en fonction de Ia quatité de lo desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des

transports prévu aux articles L. 'l 5l-35 et L. I 5l-36;

7' Définir les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et ruroles. Elles peuvent définir tes conditions
dans lesquelles les proiets de construction et d'aménagement situés en limite d'un espace ogricole intègrent un espace de transition
végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espoces urbanisés, ainsi que lo localisation préféreniiette de cet espace
de transition.

ll' - En zone de montagne, ces orientations définissent la localisation, la nature et la capacité gtobate d'accueil et déquipement
des unités touristiques nouvelles locoles.

lll'-Dans les zones exposées au recul du trait de côte, les orientations d'aménagement et de programmation peuvent définir tes
actions et les opérations, ainsi que leur échéancier prévisionnel, nécessaires pour réorganiser le territoire au regard de Ia disparition
progressive des aménagements, des équipements, des constructions et des installations.>
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2. Lrs cuolx RETENUs poun ÉrRetlR LEs OAP

Les orientations dAménagement et de Programmation du PLU de Cers

Les OAP du PLU de Cers concernent:

. Le secteur de l'entrée Est de llgglomération, destiné à un projet de valorisation patrimoniale et paysagère;

. Le cæur du village et ses artères principales, destiné à un projet de requalification et de valorisation urbaine et

paysagère;

. La ZAC <Les Grangettes>, destinée à un projet d'habitat de mixité sociale et dGquipement;

. Le secteur <La Joie>, destiné à un projet viticole présentant la création d'une cave coopérative, comportant des

espaces de stockage, de vente et de vinification, ..., .

Chacune des OAp compte une schéma d'aménagement présentant lbrganisation spatiale de la zone ainsi qu'un texte expli-

catif précisant les conditions d'aménagement de la zone'

Les schémas d'aménagement permettent une souplesse dans leur application. Les formes délimitées ne préfigurent qu'une

intention à retranscrire dans les projets d'aménagement'
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Le schéma d'aménagement précisant lbrganisation spatiale du projet du secteur d,< entrée est de
lâgglomération >
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a

Le schéma d,aménagement précisant lbrganisation spatiate de la regualification et de la valorisa-

tion du village
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Le schéma d'aménagement Précisant lbrganisation spatiale du proiet urbain < Les Grangettes >
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Le schéma d'aménagement précisant lbrganisation spatiale du projet sur le secteur << La Joie >
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3. Ln coxÉnencE DEs OAP AVEC LEs oRrENTATroNs ET oBJEcnrs rxÉs pAR LE PADD
Les OAP s'inscrivent dans les 5 axes du PADD.

En adéguation avec les axes 1 <Dépasser les limites communates pour s'inscrire dans un contexte terri-
torial pertinent>

UOAP de valorisation patrimoniale et paysagère de l'entrée Est de l'Agglomération s'inscrit tout entier dans une
démarche supracommunale.

UOAP du projet urbain <Les GrangettesD Gomporte un principe de liaison urbaine, et présente un intérêt communau-
taire et un enjeu de déplacement commun des territoires de Cers et de Vilteneuve-lès-Béziers.

En adéguation avec les axes 2 <Mettre en valeur l'environnement naturet, les paysages et préserver la
oualité de vie>

Les OAP rappellent que la commune a souhaité conférer aux différents projets des dimensions environnementales et
paysagères. ll s'agit de préserver et de renforcer la qualité de vie du territoire en cohérence avec les données urbaines, viaires,
paysagères et topographiques du site.

La mise en place ou le maintien de coulées vertes regroupant plusieurs strates végétales, l'aménagement d,espaces
transitoires verts et paysagés, de plantations appropriées à proximité des bâtiments et sur les aires de stationnement
s'inscrivent dans une démarche de réduction des impacts sur la biodiversité et de valorisation paysagère.

ll est également rappelé que la réalisation de IaZAC <Garenque> imptique la réatisation de mesures de compensation
environnementale, qui se positionnent sur Cers, Portiragnes et Villeneuve-lès-Béziers.

En adéguation avec I'axe 3 <Permettre le renouvellement urbain et assurer un dévetoppement équilibré
du bourg>

UOAP de requalification et de valorisation du village, son centre-bourg et ses artères urbaines, est entièrement dé-
diée à un projet de renouvellement urbain et de redynamisation.

De façon générale, les OAP prévoient des prescriptions d'aménagements assurant la continuités des connexions douces et
de voies en accroche.

En adéguation avec lbrientation <Anticiper le déveloopement démoqraphique et les besoins en loge-
ments>

La production de logements'(y compris de mixité sociale>) est assurée par des projets de réinvestissement urbain mais en
majeure partie par le projet urbain des Grangettes.

En adéquation avec l'axe 4 <Améliorer les déplacements et diversifier les mobilités>

<<S'inscrire dans le schéma devoies d'intérêt communautaire portées par lAgglomération>, <<Développer un maillage des liaisons
optimisant Ia gestion de la circulotion>, la commune souhaite amorcer de nouvelles voiries présentant différentes hiérarchies
suivant leur rôle futur.

Par la mise en place d'un réseau de voie douce et d'aménagement en faveur de la multimodalité, les OAP positionnent cette
thématique de déplacements alternatifs au cæur des projets et de la requalification et s'inscrivent dont dans lbrientation
<<Aménager et valoriser les cheminements doux et développer une dynamique d espaces partagés en cæur de village>>.

En adéquation avec l'axe 5 <Renforcer lhttractivité économique et pérenniser I'aqricutturep

IOAP sur le secteur <La Joie> destiné à un projet viticole, présentant la création d'une cave coopérative, comportant des
espaces de stockage, de vente et de vinification, ..., s'inscrit dans lbrientation <<Pérenniser I'activité agricole et créer une vitrine
viticole>.
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tv. LA PRISE EN COMPTE DES SERVITUDES D',UTILITÉ PUBLIQUE

Les réglementations relatives aux servitudes d'utilité publique prévalent sur la réglementation des documents d'urbanisme.

Le pLU doit donc être compatible avec les servitudes d;utilité publique dont la liste est fixée en annexe de l'article L. 126-1 du

code de l'urbanisme.

lnformatives sur le
gestionnaire ou bénéfi ciaire

de la servitude

Date de l'acte qui a
institué la servitude et

Références
Détailde la servitudeNom officielde la

servitude

Direction Régionale des

Affaires Cultu relles (DRAC)

Occitanie

Direction régionale de
l'Environnement, de
lAménagement et du
Logement (DREAL) Occitanie

Arrêté Ministériel du 4 avril
1997

Décret du 25 septembre
2017

Canal du Midi : site classé

Paysages du Canal du Midi
site classé

Servitudes relatives à la
protection des Sites

et Monuments Naturels

Agence Régionale de la Santé
(ARS)

28 Parc-Club du Millénaire

1025 rue Henri Becquerel CS

30001

34067 Montpellier cedex 2

Forage du Moulin

Forage de Port Soleil

Servitude attachée à
la protection des eaux
potables et des eaux
minérales

Ministère de la Transition éco-

logique et solidaire
Décret n"58-1 31 6 du
23/12/19s8

RN112/RD612

Autoroute A9

Servitude grevant les

terrains nécessaires aux
routes nationales et aux
autoroutes.

GRT gaz

lmmeuble Bora

6 rue Raoul Nordling

92277 BOIS COLOMBES Cedex

Arrêté préfectoral n'
DREAL-2018-34-082

Selon I'article 1555-16 du
Code de lênvironnement, les

canalisations de transPort de
gaz naturel ou assimilé, d'hY-

drocarbures et de Produits
chimiques doivent faire lbb-
jet d'institution de servitudes
d'utilité publique relatives à la
maîtrise de l'urbanisation en

raison des dangers et des incon-
vénients u'elles

Servitude relative à la
maîtrise de I'urbanisa-
tion autour des canalisa-
tions de tronsport de gaz,

d'hydrocarbures et de
produits chimiques et de
certaines canalisations
de distribution de gaz

Ministère de l'lndustrie e de

lAménagement du Territoire.
Arrêté préfectoral du 12

décembre 2018
Canalisation de gaz

Montpellier-Béziers.

Artère du Languedoc

Servitude relative ù IEta-
blissement des canalisa-
tions de transport et de
distribution de

Réseau de TransPort
d'Électricité (RTE)

22.07.1931 et 20.06.1 945Ligne 63 KV StVincent -VIAS

Ouvrages projetés: Ligne à 2

circuits de 63 KV

5t Vincent-Vias

StVincent- Baldi

Servitudes relatives
à l'établissement
des canalisations
électriques

IM
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Servîtudes relatives aux
transmissions radio-
électriques concernont
la protection des contre
les obstacles, des
centres d'émîssion et de
réception

-Liaison hertzienne Agde

/Béziers Lorraine

- servitudes radioélectriques
de Béziers/Le ROUAT à AGDE/
MONT SAINT LOU

Ordon na nce n" 201 6-492 du
21/04/2014

Ministère de la Transition éco-
logique et solidaire

Servitude relative
aux communications
téléphoniques
et télégraphiques

Capesta ng-Montpel lier- Sète

Câble n'489-03 CR521

. Lignes et installations
télégraphiques et
téléphoniques

. Liaison souterraine
interurbaine de
télécommunications n"F4O7

Narbonne-Montpellier

. Capestang-Montpellier- Sète

Câble n'489-03 CR521

. Lignes et installations
télégraphiques et
téléphoniques

Arrêté ministériel n"5945
du 25 octobre 1989

Ministère des Postes et des

Télécommunications

Servitudes résultant des
Plans de Prévention des
Risques Naturels

Plan de Prévention des Risques
d'lnondation et littoraux (PPRI)

Approuvé par arrêté du 1'l

septembre 2000
Direction Départementale
des Territoires et de la Mer de
l'Hérault (DDTM 34)/
Service Eau, Environnement et
R ues

Servitudes relatives
périmètre de protection
autour du cimetière.

- Cimetière nouveau :

périmètre de 100 m

Décret du 01 Mars t 808

Code général des collectivités
territoriales, articles L. 2223-2 et L.

2223-5.

Mairie de Cers

Servitude relative
aux chemins defer

Voie ferrée Bordeaux- Marseille loi du 15/07 /1845,Décision
Ministé-rielle du
01/02/2011

Ministère de la Transition éco-
logique et solidaire

Servitude aéronautique
de dégagement

Aérodrome de Béziers-Vias Arrêté ministériel 4 mars
2016

Direction Départementale
des Territoires et de la Mer de
I'Hérault (DDTM 34)Service
Aménagement Territorial Ouest
(SATO)Subdivision des Bases

Aériennes

Servitude radio-
électrique de protection
des installations
de navigation et
d'atterrissage

Aérodrome BEZI ERS-VIAS Décret du 08 Septembre
1 980

DGAC MONTPELLIER

MÉDITERRANÉEDirECtiON

Départementa le des Territoires
et de la Mer de l'Hérault (DDTM

34)

lnt'l

PMl
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1. Pnlsr EN coMprE DEs sERvtruors o'unrtrÉ puaLQuE PouR tR oÉplunloN Du zoNAGE

Le PPRI

Les zones à risque inondation de la commune ont été retranscrites dans le zonage du PPRI lequel est reporté sur tous les

plans de zonage du PLU et sur le plan des servitudes qui constitue l'annexe 1.2.

Les opérations envisagées dans les zones AU à vocation principale d'habitat sont exclues des secteurs inondables rouge du

PPRI.

Z, Mrrutorus ET RAppELs EFFEcruÉs DANs LE RÈGLEMENT DU PLU REpoRT DANS LEs PLANS DE zoNAGE

DU PLU

Le règlement présente la portée des servitudes d'utilité publique dans le paragraphe relatif au <Champ d'application du

PLll> de son titre 1 <Rappels réglementaires>>

<Les servitudes d'utilité publique s'imposent oux documents d'urbonisme,

Les plans locaux d'urbanisme doivent comporter en onnexe les servitudes d'utitité pubtique affectant l'utilisation du sol du

territoire concerné.>

En introduction à chaque grand type de zone (U, AU, A et N), le règlement rappelle les servitudes applicables en tout ou

partie de la zone. ll en présente la liste et renvoie aux annexes relatives aux servitudes concernées.

Les périmètres de protection

Le pLU n,a pas ouvert de nouvelles zones constructibles dans ces périmètres de protection des forages'

Des zones U et AU sont concernées par les périmètres de protection immédiat (PPl) et rapprochée (PPR) du forage du Forage

du Moulin et du Forage de Port Soleil.

Le ppR n'interdit pas une urbanisation de type résidentielle correspondant à lbccupation de la zone.

Les disposition de la zone Ag sont également compatibles avec la réglementation du PPR.

Le Plan de Prévention des Risques d'lnondation (PPRI)

Prise en compte et retranscription dans les plans de zonage du PLU

Les zones à risque inondation de la commune ont été retranscrites dans le zonage du PPRI lequel est reporté surtous les

plans de zonage du PLU et sur le plan des servitudes qui constitue l'annexe 1.2'

Les opérations envisagées dans les zones AU à vocation principale d'habitat sont exclues des secteurs inondables rouge du

PPRI.

Prise en compte et retranscription dans le règlement du PLU

Le règlement présente également le ppRl dans le paragraphe relatif aux <Rrs ques et controintes> de son titre 2 <<Dispositions

générales>.

pour chaque grand type de zone (U, AU, A et N), le règlement rappelle les servitudes applicables pour tout ou partie de la

zone. ll en présente la liste et renvoie aux annexes relatives aux servitudes concernées.

Dans les dispositions applicables à chaque grand type de zone (U, AU, A et N), le règlement précise que les destinations des

constructions, ur"g"s des sols et natures d'activité ne sont autorisés que <dans la limite des prescriptions édictées par le Plan

de Prévention des Risques d'lnondation>>.

3. Attttgxlott DEs sERvtruDEs D'uflLlrÉ PUBLIQUE AU PLU

Commeleprévoitl,articleR.151-51 ducodedel'urbanismelePLUcompteplusieursannexesdontlalistedesservitudes, le

plan des servitudes et les prescriptions associées.
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l. PRISE EN COMPTE DES SERVITUDES D'UTlLlrÉ PUBLIQUE POUR LA DÉ-

FINITION DU ZONAGE
Le pLU constitue le principal document de planification urbaine à léchelle communale (ou éventuellement intercommunal)'

Toutefois, le Code de l'urbanisme introduit une hiérarchie entre les différents documents d'urbanisme, plans et programmes,

pour lesquels il organise et détermine des obligations de compatibilité ou de prise en compte.

Uillustration suivante présente les documents avec lesquels les SCoT et PLU doivent être compatibles ou qu'ils doivent

prendre en compte.

schéma de secteur

OTA

PADD

PCET

PDU

PE8

PIG

PLH

D i rective te rr i tor i a le d' a mé n ag ement

Plan d'aménagemenl et de développement durable

Plan climat énergie territarial

Plan de déplacements urbains

Plan d'exposition au bruit aérodrome

Projet d' intërêl général

Plan local de l'habitat

t
@E

PIVR Parc nalurel régianal

SAR Schéma d'aménagement régional

IAGE Schêma d'aménagemenl et de gestion des eaux

SDAGE Schéma directeur d'aménagement et de gestion

des eaux

S}R!F Schéma directeur de la région d'Île-de'Frante

sRcE Schéma régionalde cohétence écolagique

Concernant les PLU, lorsqu'un territoire est couvert par un SCoI ce dernier devient le document de référence, dans un

rapport de compatibilité. Enl'absence de définition juridique précise de la notion de compatibilité, la jurisprudence du conseil

d,biat permet dL considérer qu'un projet est compatible avec un document de portée supérieure lorsqu'il n'est pas contraire

aux orientations ou aux principes fondamentaux de ce document et qu'il contribue, même partiellement, à leur réalisation.

La loi du Grenelle ll et la loi ALUR renforcent le rôle intégrateur du SCoT (comprenant un PLH et PDU) qui devient le

document de compatibilité pour le PLU, et qui sera l'articulation entre les plans et programmes de rang supérieur et le do-

cument de planification communale ou intercommunale. En lbccurrence, le SCoT du Biterrois s'impose au PLU de Cers ' Dans

la mesure où le SCoT du Biterrois n'a pas été grenellisé, le PLU doit également être compatible avec les objectifs du plan de

gestion des risques d'inondation (PGRI).

Le pLU doit aussi respecter les directives des documents supra communaux, qui découlent parfois des directives euro-

péennes mais qui se déclinent à léchelon local'

Cette partie s'attachera à présenter le cadre de référence des plans et programmes de rang supérieur concernant Cers'

Prise en compte (ompatibilité

5(Or

DIA, PIG

SDRIT

PTB

SDAR outre mer
PA00 Corse

Directive PaYsage
Chartes PNR I Parcs nationaux

9DAGE

SAGI

Plans gestion risque
inondations

toi littoral
loi montagne

ITr PLll de Cers - Rapport de présentotion 301



II. COMPATIBILITÉ AVEC LE S.CO.T. DU BITERROIS

Les principes de lbrganisation territoriale. l'armature du scoT 2025-2040

Le territoire du SCoT du Biterrois rassemble 87 communes dont chacune d'entre elles, ainsi que leur intercommunalité, se
doit dêtre partie active d'un tout. Le positionnement et le rôle de chaque commune ne sont donc pas liés à une place dans
une hiérarchie urbaine mais dans la richesse des liens que chaque commune peut engager en termes de complémentarité
avec les autres.

[horizon temporel du SCoT est 2040 ; les projets de chaque commune doivent donc démontrer qu'ils participent, à leur
échelle et à leur rythme, à I'atteinte des objectifs du SCoT. ll s'agit d'une approche interterritoriale dans le sens où un fragment
de territoire défend un objectif à une autre échelle afin dên recevoir des effets positifs dans le cadre dbrientations choisies
collectivement.

llarmature territoriale situe les carrefours de flux, anticipe les conditionnalités des usages, guide les destinations des nou-
veaux habitants dans des espaces innervés par les réseaux en place ou en construction tout en respectant les grands enjeux
identifiés comme la protection des ressources, la cohésion sociale ou encore la prise en compte du dérèglement climatique.

En ce sens, l'armature territoriale du SCoT intègre de nombreux éléments de prospective pour interroger la place de chaque
commune dans le maillage urbain appelé à évoluer d'ici 2040 et au-delà. Elle est à la fois le socle, lbutil et le support de réfé-
rence pour l'application et la réussite du projet de territoire.

Les 4 grands axes du Document dorientations et d'objectifs (Doo)

Eaxe A <Un territoire vecteur d'images attractives > Le territoire du SCoT du Biterrois est reconnu et attire pour certaines de ses
spécificités : présence de la mer, patrimoine, viticulture... La diversité et la complémentarité des espaces : littoral, plaine, piémont et
Canal du Midi sont des otouts.

Lo volonté est de consolider I'image renvoyée por ces différents espaces particuliers. Le territoire restera attractif pour les touristes
et les habitants dans chacun de ses espaces. Le codre de vie spécifique nécessite ainsi dêtre maintenu et valorisé. La quatité et la
typicité du paysage urbain et noturel ainsi que la mise en valeur de I'environnement sont identifiés comme des priorités.

[axe B < Un territoire attentif à ses ressources et ses fragitités pour être moteur d'innovation > Le territoire doit faire face à
plusieurs fragilités particulières qui ont eu tendance à s'accentuer au fil du temps. La réponse apportée par tes élus du SCoT est de ne
pos subir ces phénomènes mais de mieux les moîtriser pour impulser de nouvelles manières de se déve,lopper. D'une part il s,agit de
faire évoluer le système économique actuel pour accroitre les opportunités d'emplois : une stratégie clarifiee d'aménogement éZono-
mique permettro d'accompagner les acteurs compétents et d'avoir un territoire plus attractif auprès des entrepreneurs. D'autre part,
Ies ressources en eau etfoncières tendant à s'omenuiser, l'innovation por ropport aux modèles actuels de dévetoppement urbain est
nécessaire au développement des communes et des activités. !l est nécessaire d'améliorer Ies façons de préserver ces ressources indis-
pensables' La problématique des risques sur le territoire invite également à concevoir des manières de se développer plus adaptées
et innovantes pour ne pas mettre en danger les populations et les activités.

llaxe C < Un territoire multimodal, aux déplacements fluidifiés ,, l:augmentation des déplacements domicile/trovait, ainsi que
la position stratégique sur des axes de déplacements font du territoire un espace de déplacements quotidiens important. La vo1ure
a pris une place prépondérante dans les moyens de transports. Afin de prévenir des difficultés de déptacements et de limiter le risque
de précarité énergétique de la population, les élus du SCoT souhaitent pour 2040 un territoire où I'accès aux différents moyens de
transport sera facilité. ll s'agit dbffrir aux habitants les possibilités de se déplacer de manière efficace autrement qu'en voituie indivi-
duelle. Les solutions olternatives à la voiture seront ainsi encouragées grâce à une organisation des mobilités et des infrastructures
renouvelées.

llaxe D < Un territoire qui foit société > Le territoire attire choque année de nouveaux habitants, ce qui lui confère un certain
dynamisme mais représente aussi un risque d'accentuotion de difficuttés sociales sur un territoire déjà fragitisé. Il s'agit donc dbffrir
des conditions propices à I'intégration des nouveaux arrivants sur le tenitoire sans générer de formes d'exclusions s;ociales ou spa-
tiales. Pour cela, il faut que I'accès aux différentes ressources et services soit créé, renforcé, oménagé et organisé au mieux pour tous.
Aussi, I'ombition est de proposer une offre de logements répondont aux besoins particuliers des habitants et des touristes tout en
participont à limiter les difficultés sociales. Afin que Ia réponse aux différents besoins de Ia population sbrganise pertinemment, elle
se mettro en oeuvre dans le respect des autres grands choix fondoteurs établis pour le territoire.
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Cers: un < pole relais > au sein des communes multipolarisées à la ville centre de Béziers
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Choix fondateur A, Un territoire vecteur d'images attractives

orientation A1 : Préserver et valoriser les espaces agricoles et naturels, supports du paysage du Biterrois

Objectif At.1 :

Eviter le mitage et veirrer
à I'intégration paysa-
gère du bâti en milieu
agricole

Le projet de PLU définit dans son règlement des zones agricoles dans lesquelles les constructions
agricoles (Ag) sont autorisées sous réserve de respecter certaines règles architecturales et
paysagères. Cette délimitation s'appuie sur la présence du hameau La Grassette et de bâtis isolés
desservis par des routes, entre le nord du village et la limite septentrionale communale. Elle
permet ainsi de limiter les vues sur le village positionné sur un autre versant.
Le projet de PLU définit aussi des espaces agricoles (A0) à enjeux paysagers dans lesquels les
seules installations et constructions possibles sont liées aux réseaux et services techniques. Les
enjeux de paysage identifiés sont les vues sur le village et la préservation d'espaces non soumis à
des constructions isolées ou l'espace du hameau.

Le règlement encadre notamment les hauteurs des constructions, les couleurs des matériaux et
le traitement des façades.

Le PLU ement zonesdes le natueté9a prévu relle Net ueagrico avisant(Ap spécp) ifiq préserver
le lienen avecnotamment ed ronvalorisat l'entréede Estrojet dAgglomération.

Objectif A1.2:

Préserver et valoriser les
éléments de patrimoine
agricole (bâti + Trame
verte et bleue)

Leterritoire de Cers présente très peu déléments de laTrameVerte et Bleue.lls concernent certains
cours dêau qui font déjà lbbjet d'une protection forte via le PPRi. lls concernent également des
trames boisées situées à l'extrémité du territoire qui sont classées dans des zones agricoles.
Une zone Nz a été délimitée au coeur du projet urbain (l-AUz) afin de conserver la naturalité
de cet espace qui présente une topographie particulièrement marquée. Elle participera aussi à
éviter lârtificialisation d'un secteur présentant des enjeux écologiques et de créer un corridor

nés à l'Est du futur artier.vers les

Orientatîon A2 :Veiller à un développernent éconornique et résidentie t intégré et adapté à son environnernent

Objectif A2.t :

lntégrer l'ensemble des
dirnensions paysagères
aux extensions urbaines

Lêxtension urbaine prévue dans le projet de PLU estcouverte par une Orientation dAménagement
et de Programmation qui définit des principes graphiques environnementaux, paysagers et
urbains à respecter. Ces principes sont également complétés par des prescriptions écrites sur la
qualité de l'insertion architecturale et urbaine, la qualité environnementale et paysagère, sur la
biodiversité, sur les continuités écologiques.

Objectif A2.2:

Penser le développe-
ment urbain en accord
avec son environnernent
proche

Avec une topographie marquée sur le secteur du projet urbain <Les Grangettes>, la prise en
compte des déclivités a constitué l'assise du projet.

Orientation A3 : Intégrer les enjeux écologiques

Objectif A3.t :

lntégrer et protéger les
réservoirs réglemen-
taires

Cers présente notamment une zone Natura 2000 (ZPS Est du Sud de Béziers). Certaines des
espèces ayant justifié la désignation de ce site peuvent être présent sur ces secteurs et leurs
abords (ex: Alouette lulu, Pipit rousseline, l'OEdicnème criard). Plus particulièrement, ces espèces
sont estimées en reproduction sur la zone d'étude de la future ZAC des Grangettes, engendrant
des incidences jugées faibles à modérés vis-à-vis du réseau Natura 2000.
ll convient de rappeler qu'une demande de dérogation pour destruction dêspèces protégées
pour la ZAC <Les Grangettes> doit être à nouveau et prochainement déposée au service
instructeur.

Objectif A3.2:

Préserver Ia trame aqua-
tique et les espaces litto-
raux et maritimes.

Cers est couverte par un Plan de Prévention des Risques d'lnondations (PPRI) qui classe ses cours
d'eau et leurs abords en zone rouge inconstructible.

Cette servitude offre déjà un haut niveau de protection pour les trames bleues de la commune.
Par ailleurs, les cours d'eau de la commune sont classés en zone naturelle ou agricole dans le pLU.

Ces zones tiennent également compte de la carte des aléas de lArdaillou ayant fait lbbjet d'un
à connaissance en2022.

Justifications de la compatibilité du PLUObjectifs
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Leterritoire de Cers présente très peu d'éléments de laTrameVerte et Bleue.lls concernent certains

cours dêau qui font déjà lbbjet d'une protection forte via le PPR|. lls concernent également des

trames boisées situées en limite du territoire.

Les enjeux écologiques ont été traduits réglementairement dans les règlements écrit et graphique

et dans les OAP du PLU grâce à différents leviers. Des espaces boisés classés, favorables au

maintien de coulées vertes et de biodiversité dans le règlement. Les OAP prévoient des principes

de préservation, de création ou de létoffement déléments de continuités écologiques.

Objectif A3.3:

Identifier la trarne verte
et garantir ses fonction-
nalités écologiques

Le règlement écrit et les OAP du PLU exigent de recourir aux espèces végétales locales pour le

traitement paysager des nouveaux aménagements.

Les OAP d'urbanisation nouvelle prévues dans le projet de PLU exigent de porter une attention

particulière sur léclairage public en limitant son utilisation et son intensité afin de préserver les

espèces lu

Objectif A3.3:

ldentifier la trame verte
et garantir ses fonction-
nalités écologiques

Orientation A4: Prôner Ia qualité paysagère entre milieux urbains, agricoles et naturels

Le PLU intègre des limites franches entre zones urbaines et espaces agricoles ou naturels dans

son règlement graphique.

Dans I'OAP relative au projet urbain <Les Grangettes>, il doit être réalisé un traitement paysager

des franges urbaines pour assurer une transition de qualité entre le milieu urbain et le milieu

naturel/Jgricole. [interface du projet doit être accompagnée du linéaire planté de la voie de

desserte et de contournement. Ce projet urbain est aussi lbccasion de créer une nouvelle entrée

de ville qui se veut particulièrement valorisante.

La mise en valeur des paysager et la valorisation de l'entrée de ville ouest de Cers constitue

l'essence de I'OAP <d'entrée Est de lAgglomération>. Basée sur une étude paysagère, toute

initiative doit tendre vers la valorisation de ce secteur.

Sur le secteur <La Joie>, le projet destiné à créer un espace de stockage, de mise en bouteille et

de caveau de vente, doit tout particulièrement être valorisant puisqu'il doit constituer la nouvelle

entrée de ville de Cers et refléter l'image viticole. A ce titre, il doit être planté des vignes dans

l'espace entre le futur bâti et la RD612.

Qbjectif A4.1 :

Valoriser les interfaces
v ill e / n atu r e / a g ri col e

Le PLU intègre une réflexion paysagère dans les OAP et demande notamment d'utiliser

uniquement des essences méditerranéennes. Le règlement écrit intègre également cette

dimensions avec des pourcentage minimum de végétalisation, un nombre minimal de plantation

pour le stationnement, etc.

Le PLU intègre une réflexion sur les espaces publics et demande, notamment dans les OAB des

mesures de verdissement de lêspace public et des stationnement.

La voie de desserte intiement liée à la ZAC Les Grangettes, doitfaire lbbjet d'un accompagnement

facilitant l'insertion de cet dans son environnement.

Objectif A4.2:

Aménager les espaces

publics et la voirie de
manière attractive

Les points de vue à préserver sont identifiés au PADD et retranscrits dans le règlement graphique

avec des dispositions constructives très réduites.

Le PLU définit ainsi des espaces agricoles à enjeux paysagers dans lesquels les seules installations

et constructions possibles sont liées aux réseaux et services techniques.

Objectif A4.3:

Préserver les points de
vue et les perspectives

sur le paysage

Justifications de la compatibilité du PLUObjectifs

rII PLll de Cers - Rapport de présentation 305



Orienfation A5 : Préserver et valoriser les spécificité s paysagères du territoire participant à son attractivité

Objectif A5.1 :

Préserver et valoriser les
sites remarquables du
territoire et leurs pay-
sages

Objectif A5.2:

Préserver et valoriser les
éléments de paysage du
quotidien

Objectif A5.3:

Préserver spécifique-
rnent les secteurs iden-
titaires du territoire :

Littoral, Canal du Midi,
secteur retroJittoral et
lePiémontrural

Attaché à ce patrimoine mondial et aux paysages remarquables associés, la Commune a veillé au
travers du PLU de Cers à préserver et à mettre en valeur ces éléments. Elle est entièrement classée
en zone sensible du canal du Midi et une part significative du territoire est concernée par le site
classé des paysages du canal.

Outre le canal et ses paysages associét le PLU a aussi identifié les secteurs topographiques (cônes
de vue, lignes de crête) et les formations arborées remarquables (végétation structurante autour
du château d'eau) afin d'assurer leur préservation et leur mise en valeur.

La mise en æuvre du PLU permet de conserver les unités paysagères composant le territoire de
Cers. ll engage des actions visant à valoriser les éléments structurant le territoire.
Ces entités paysagères ont été prises en compte dans les orientations générales du PADD et
retranscrites dans les prescriptions des OAP (en tant que bosquet, trame végétale à préserverÆ
valoriser; couture urbaine à travailler; composition végétale dêssence méditerranéenne ; cônes
de vue) et dans les dispositions du règlement écrit (visant à préserver ces entités et/ou à assurer
une insertion pérenne des aménagements qui pourraient nuire au paysage environnant, en
limitant la hauteur des bâtiments), qui ont été établies en cohérence avec le règlement graphique.
La mise en valeur du grand paysage et la valorisation des éléments structurants constituent des
objectifs pour le territoire de Cers retranscrits comme orientations générales dans le PADD, qui
prévoit de <S'inscrire dans le projet de mise en valeur des abords du canal du Midi, réelle vitrine
de la façade urbaine du village de Cers>, <lmaginer un projet respectueux des principes conçus
pour le canal du Midi> et <Renforcer l'identité de cers au travers de ses paysageu.
Les orientations de la Charte interservices constituent l'axe de réflexion du projet communal, qui
soucieux de rester une commune attractive tout en maintenant la silhouette urbaine du village, la
municipalité souhaite redéfinir des limites à l'urbanisation nouvelle, en s'appuyant sur son socle
environnemental. Le PADD et ses orientations générales, ont été bâtis suivants ces principes
directeurs et ainsi retranscrites dans les projets d'urbanisation. Une OAP est spécifiquement
dédiée au traitement paysager des abords immédiats du canal du Midi.
A travers son étude de valorisation de l'entrée Est de lAgglomération, la CABM souhaite traiter
de façon qualitative l'espace entre le sud du village et le canal du Midi. Le secteur entre le village
et la RD612 doit renforcer la frange viticole donnant une continuité du paysage et de l'identité
communale. l-'espace entre la RD612 et le canal du Midi doit permettre de paysager ce secteur et
d'accueillir des aménagements favoraisant les modes actifs (notamment cycles) et de créer des

de stationnement perméables.

Orientation A 6 : Améliorer Ia qualité de lbffre touristique du teritoire
Objectif A6.l :

Développer des offres
d'hébergement diversi-
fiées et de qualité

Cers n'est pas concerné par cet objectif, même si elle soutient les intiatives privées visant à
réinvestissement des bâtis du village au bénéfice d'hébergements touristiques. ll s'agit d'un levier
permettant de créer une dynamique économique en profitant des richesses de son territoire
(notamment le canal du Midi)

Objectif A6.2:

Diversifier l'offre de mo-
bilité proposée aux tou-
ristes

Positionnée en accroche du canal du Midi, la municipalité de Cers souhaite créer une liaison
douce sécurisée entre ce patrimoine remarquable et le village. ll constitue un point de maillage
idéal pour rejoindre les chemins et routes à faible circulation permettant aux modes actifs de
circuler.

Avec son étude, la CABM s'inscrit dans cette volonté de favoriser les déplacements non motorisés
en créant des aménagements adaptés et des aires de stationnement perméables, comme un
point névralgique pour initier des itinéraires doux.

Objectif A6.3:

Encourager les initia-
tives yisant à augmenter
la qualité d'accueil tou-
ristique

La Commune de Cers n'est pas concernée par cet objectif.

Justifications de la compatibilité du PLUObjectifs
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Orientation A7 :Valoriser le potentiel touristique du territoire

La Commune de Cers n'est pas concernée par cet objectif.Objectif A7.1 :

Renouveler lbffre touris-
tique sur lêsp ace littorat

Pour favoriser lémergence de projet agro-touristique, le PLU de Cers autorise sous conditions le

changement de destination du bâti agricole afin de permettre l'accueil touristique.
Objectif A7.2:

Développer et organiser
une offre touristique liée

aux espaces agricoles

dans la plaine

La Commune de Cers nêst pas concernée par cet objectif.Objectif A7.3:

S'appuyer sur les atouts
environnernentaux des
piémonts pour déve'
Iopper un tourisme de

nature

Cf. Objectif A5Objectif A7.4:

Mettre en valeur l'espace
du canal et ses abords

La Commune de Cers n'est pas concernée par cet objectif.Objectif A7.5:

Développer le tourisme
urbain

Orîentation A8: Adopter une politique d'aménagement s'inscrivant dans la valorisation durable du tourisme

Orientation Bl : Mettre e n place une stratégie spatiale favorisant des systèmes locaux de production et dlnnovation

Cers n'est pas concerné par cette orientation.

Cers nêst pas concerné par la présence d'un parc d'activités sur son territoire. Toutefois,

elle ambitionne pour soutenir le rayonnement de la cave Alma Cersus présente sur trois

intercommunalités, de permettre la création d'une création d'un espace de stockage, de mise en

bouteille et de caveau de vente. Ce projet se situe en entrée de ville et viendra s'appuyer sur la

voie d'intértêt communautaire n'20 dont un tronçon a déjà été réalisé.

Objectif Bt.1 :

Retranscrire un proiet
de positionnernenf dans

une stratégie d'aména'
gement

La Commune de Cers n'est pas concernée par cet objectif'Objectif Bl,2:

Créer les conditions né-
cessaires à l?ccueil et au

développeme nt d' a ctivi -

tés productives et inno-
vantes

Objectif 81.3:

Créer les conditions né-
cessaires à lâccueil et au

développeme nt d' activi'
tés de recherche et d'in-
novation

Objectif 81.4:

Hiérarchiser lbffre de
parcs d'activités à créer
ou étendre

Justifications de la compatibilité du PLUObjectifs

Choix fondateur B. Un territoire attentif à ses ressources et ses îragililés pour être moteur d'innovation

La Commune de Cers n'est pas concernée par cet objectif.

La Commune de Cers nêst pas concernée par cet objectif.
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Orientation 82: Aménager lbffre de rnanière cohérente, raisonnée, et respectueuse de lênyironnernent

Objectif 82,1:

Définir une offre de fon-
cier cohérente et raison-
née

La commune de cers a prévu dans son projet de plu une zone l-AUEv de 2,4ha. Elle
représente une faible superficie par rapport à I'enveloppe à vocation d'activités de 234 ha
dédiés à la CABM.

Positionnée en entrée de ville et destiné à devenir un espace particulièrement valorisan! elle doit
permettre à la cave coopérative existante de s'ancrer encore d'avantage (avec la création d'un
espace de stockage, de mise en bouteille et de caveau de vente).

La réalisation d'un projet dans ce secteur permet de respecter la morphologie du village et
s'appuie sur la voie d'intértêt communautaire n'20 dont un tronçon a déjà été réalisé.

Orientation 83 : Accélérer la transition énergétique et développer les énergies renouyelables

d'activités

Objectif 82.2:

Fixer des critères d'amé-
nagernent durable des

Objectif 82.3:

Anticiper et réguler les
projets

< impactants >

Objectif B3.l:
Réduire les consomrna-
tions, les émissions de
GES et accélérer la tran-
sition énergétique et
écologique

Le projet de PLU tient compte de cet objectif et prévoit notamment :

- de développer le réseau de cheminement doux
- de favoriser le recours aux énergies renouvelables

- d'augmenter les surfaces dédiés aux espaces végétalisés pour constituer des îlots de fraîcheur
- d'urbaniser des secteurs proches des commodités urbaines nécessaires à la vie quotidienne et

des transports en commun quand cela est possible

Objectif 83.2:

F aciliter I'i ntég rati on des
ENR sur le bâti et dans
les projets d'aménage-
ment

Le règlement écrit dans le projet de PLU autorise le recours à des équipements de production
délectricité photovoltarque sous condition de respecter une bonne intégration architecturale et
paysagère.

Objectif 83.3:

Renforcer et optimiser
les capacités de produc-
tion d'ENR

Le PLU autorise les installations photovoltarques hors sol et les système de production d'énergie
à partir d'énergies renouvelables.

Objectif 83.4:

Anticiper et limiter les
impacts paysagers gé-
nérés par les projets éo-
liens et photovoltaiques

Le PLU n'autorise aucun projet de centrale photovoltarque ou de parc éolien.

Objectif 83.5:

Prendre en compte les
spécificités paysagères

du territoire en arnont
des projets

La Commune de Cers nêst pas concernée par cet objectif.

Objectif 83.6:

lntégrer les enjeux envi-
ronnernenfaux des pro-
jets d'énergies renouye-
lables

Justifications de la compatibilité du PLUObjectifs

La Commune de Cers n'est pas concernée par cet objectif.
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Orientation 84 : protéger la ressource en eau en conditionnant et limitant l'urbanisation dans les zones de sauvegarde

et les zones vulnérables

Le projet de PLU ne prévoit pas de zones à urbaniser dans des secteurs de sauvegarde ou

vulnérables pour la ressource en eau souterraine. Par ailleurs, le projet de PLU règlemente les

nouveaux forages en cohérence avec les règles du SMETA et du SAGE.

La diminution des prélèvements dans lAstien implique l'accroissement des transferts dêau

depuis Béziers vers les communes de l'agglomération prélevant historiquement dans I'astien.

Pour répondre à cette problématique, la CABM a renforcé l'adduction depuis les captages de

Béziers vers les communes du sud. Pour Cers, les travaux de raccordement finalisé en 2019 ont

permis de connecter Béziers - zone du Capiscol - et le réservoir de Cers. Cette connexion permet

également de sécuriser l'alimentation en eau potable de la commune.

Orientation 85 : Sécurise r I'alimentation en eau potable et éconorniser la ressource

Le projet de PLU tient compte des servitudes de protection des eaux potables.Objectif 85,1:

Protéger les ressources

exploitées

Les projections de population définies dans le projet de PLU sont compatibles avec la capacité

d'alimentation potable de la commune. La justification de cette adéquation est disponible dans

le rapport de présentation du PLU.

Objectif 85,2:

Conditionner les nou-
veaux projets d'aména-
gement à la disponibili-
té des ressources en eau

Le rendement du réseau était de lbrdre de 83,31o/o en2O22,ce qui est conforme aux objectifs de

rendement fixés par le SAGE Orb-Lib ron (760/o). La CABM a engagé des travaux qui permettront, à

terme, d'atteindre les objectifs de rendement fixés par le SAGE de l'astien (850/o).

Objectif 85.3:

Adopter des mesures de
réducfion des consorn-

mations

Orientation 86 : Respecte r les différents espaces de fonctionnalité des milieux aquatiques en prenant en compte les

zones d'expansion de crues,les zones humides, les espaces de liberté des rivières, les coruidors biologiques, etc.

cf. 84.1 & 2.

Le territoire compte des cours d'eau et des zones humides, qui ne sont pas impactés par

ouvertures à I'urbanisation prévues dans le projet de PLU.

lesObjectif 86,1 :

Protéger et valoriser les

différents cours dbau
permanents ou irrégu-
liers ef les zones hu-
mides

Objectif 86.2:

Restaurer les espaces de
mobilité des cours d'eau

Le PLU tient compte des espaces de mobilité des cours d'eau en les classant en zone A ou N

Objectif 86.3:

Préserver les zones na-

turelles d'expansion de
crue

Le PLU prend en compte les zones inondables rouges du PPRI et la carte des aléas de lArdaillou. Le

projet envisagé dans la zone l-AUEv, a mené les démarches et études nécessaires à sa réalisation.

Le permis de construire est en cours d'instruction.
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Orientation 87 : Participer à la limitation des pressions polluantes pour préserve r les milieux naturels - Maîtriser l,im-
pact des activités humaines sur les milieux aquatiques

Objectif B7.t:
Maîtriser I'impact de
I'urbanisation et de ses
rejets dans les milieux
aquatiques

La révision du zonage d'assainissement des eaux usées est en cours à léchelle de la CABM.

La capacité de traitement des eaux usées est suffisante pour supporter les ouvertures à
l'urbanisation prévues dans le projet de PLU comme précisé précédemment dans le rapport de
présentation.

Le projet de PLU demande de limiter l'imperméabilisation des sols notamment en privilégiant
des places de stationnement perméables. Quand les mesures dévitement et de réduction ne
sont pas suffÏsantes, des mesures de compensation sont mises en place avec l'aménagement de
bassin de rétention comme cela est prévu dans plusieurs OAP du projet de PLU.

orientation 88; Lutter contre la consornrnation dêspaces agricoles et naturels

La Commune de Cers n'est pas concernée par cet objectif.

Objectif 88J:
Prioriser et optirniser les

espaces au sein de l'en-
veloppe urbaine

La commune souhaite prioriser l'ensemble de ces capacités de densification pour répondre à
la production de logements projetée à I'horizon du PLU. Le présent rapport de présentation
présente une analyse de ces capacités qui fait état d'environ 0.4 hectares de dents creuses et
une volonté d'initier des opérations de démolition / densification sur des secteurs clefs qui
sont identifiés dans le règlement graphique (secteur de densification). ll est aussi prévu le
réinvestissement de logements vacants dans la poursuite d'initiaves privées menées ces dernières
années, la densification de parcelles bâties et le comblement de lots encore disponibles dans les
lotissements quasi-achevés.

5ur la base des estimations, le potentiel de renouvellement urbain doit permettre la production
d'environ 70 logements. Ce qui permet de produire 28o/o des besoins globaux des logements
identifiés à l'horizon 2033. Un taux plus important ne peut être atteint en raison du potentiel de
renouvellement urbain faible du village, malgré la politique forte et volontarisme de démolition
/ densification.

Objectif 88.2:

Principes de continuité
et de compacité de I'ur-
banisation

Les ouvertures à l'urbanisation prévues dans le projet de PLU se positionnent en continuité de
l'urbanisation existante de Cers. Leur positionnement permet de respecter la morphologie du
village et de maximiser le linéaire de leur périmètre.

La zone l-AUEv permet de s'ancrer dans une de façon pérenne dans les quartiers périphériques
et elle s'appuiera sur la voie d'intérêt communautaire n'20. La délimitation des zones l-AUz a
conjugué la topographie du site et lbptimisation opérationnelle pour réduire la consommation
foncière. La délimitation de la zone vient s'inscrire en continuité des zones l-AUz.

Objectif 88.3:

Préserver les espaces
productifs (viticoles,

agricoles) de l'urbanisa-
tion

Un diagnostic agricole a été réalisé dans le cadre du PLU qui a permis de dégager les enjeux
en la matière et de les croiser ceux liées au paysage, à la biodiversite, aux maillages viaires, à la
continuité urbaine et à la prise en compte des risques majeurs (notamment le risque inondation).

Objectif 88.4:

Limiter la consomma-
tion d'espace à vocation
résidentielle

Le SCoT du Biterrois demande que le PLU attribue aux zones AU une densité moyenne de 22
logements à l'hectare pour la commune de Cers jusqu'à l'horizon 2031. Cette densité est majorée
de 250lo de 3031 à 3040. La densité de la zone l-AUz (seul projet d'habitat en extension) est de 22,8
logements à I'hectarg proche des 23,6 logements à l'hectare demandés. Les enjeux paysagers
avec un projet faisant face au canal du Midi et la topographie du site marquée par secteur rendent
une atteinte délicate de cet objectif.
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La tache urbaine du village de Cers couvre environ 81.2 ha. Entre 201 1 et 2021, le vi

s,est agrandi d'environ 6.5 ha environ au détriment des espaces agricoles.

A I'horizon 2033, elle prévoit de consommer environ 7,9 hectares de secteurs à vocation habitat

soit environ 6,5 o/o de l'enveloppe de consommation dêspace attribuée à la CABM par le SCoT sur

la période 2021-2040.

Cette consommation modérée apparaît cohérente vis-à-vis d'une population communale

représentant 2olo de celle de la CABM, et que la Commune est identifiée comme un pôle relais

au sein des communes multipolarisées à la ville centre de Béziers. En effet, Cers se positionne à

proximité immédiate de cette dernière (véritable pôle d'emplois et déquipements) par le biais

d'i nfrastructu res ada ptées.

Orientation 89 :Volet littoral

llage de Cers

La Commune de Cers n'est pas concernée par cette orientation.

Orientation B10,lntégrer la gestion des risques et des ressources en amont des proiets

Le PLU tient compte de I'ensemble des prescriptions du PPRI, seul PPR affectant la commune. Elle

a également tenu compte de la carte des aléas de lArdaillou'
Objectif 810J:
lntégrer la gestion des

risques inondation et
subrnersion en amont
du développement

La commune n'est pas concernée par un PPR feux de forêt. Elle a été identifiée <à risque

d'incendie de forêt faible ou nul> dans l'arrêté préfectoral n'DDTM34-2013-03-02999 du 11 mars

2013.

Si le risque feux de forêt n'est pas identifié dans le dossier départemental des risques majeurs,

la carte d'aléa feux de forêt établie en2022 associée au Porter à Connaissance (PAC) Aléa feu

de forêt départemental 2021 de la DDTM34 met en évidence que la commune est concernée

par le feux de foret avec des niveaux d'aléa allant de très faible à potentiellement exceptionnel'

Le PLU prend en compte cet aléa <feux de forêb et ne rend pas ces terrains de risques fort ou

el constructible.

global

Objectif 810,2:

Mobiliser les connais-

sances existantes pour
apprécîer la défensabi'
lité des projets face au

risque incendie

La commune n'est pas concernée par un PPR mouvement de terrain, Concernant le retrait-

gonflement des argiles, plusieurs projets d'urbanisation future sont situés en aléa fort. ll n'existe

pas d'autres alternatives de localisation possible sur la commune au regard de la nécessaire

continuité urbaine, du risque inondation et des ouvrages étroits sous la voie ferrée empêchant

d'accroite la surface urbanisée au nord du village.

Objectif 810.3:

lntégrer la gestion du
risque mouvements de
terrains en arnont des

projets

La Commune n'est pas exposée à des nuisances ni à des risques technologiques.Objectif 810.4:

Limiter lêxposition des
populations aux risques

technologiques et nui-
sances

Objectif 810,5:

Prendre en compte les

risques liés au transport
de matières dange'
reuses

Le territoire communal n'est pas concerné par ce risque, il ne compte pas d'axes constituant des

itinéraires de transport de matières dangereuses.

La Commune de Cers fait partie des communes de l'Hérault concernées par le risque TMD par

route, voie ferrée, gazoduc et canal en raison de la présente de I'autoroute A9 sur le nord du

territoire. Elle a tenu compte de ces risques dans le choix de son développement urbain.
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Orientation Cl : Structurer le territoîre autour de réseaux de rnobilités multimodaux

Objectif Cl.1:
Mettre en place des axes
majeurs de rabattement
sur les principales voies
r outière s et/ o u f er rées

Le territoire de Cers est traversée dans son extrémité méridionale par la RD612, qui est identifiée
comme un axe majeur de rabattement sur laquelle se positionne une halte potentielle.
La Commune souhaite s'inscrire dans les politiques supra-communales de l'intercommunalité et
du Département, en matière de transports en commun, d'aires de covoiturage et de voies douces.
En matière des modes actifs, elle envisage notamment la sécurisation d'une liaison douce entre
le canal du Midi et le village.

Objectif C1.2:

S'appuyer sur les axes de
rabattement pour struc-
turer I'offre de mobilités

Le territoire de Cers est traversée dans son extrémité septentrionale par lA9, qui est identifiée
comme un axe de rabattement. A ce titre, elle pourrait donc recevoir un projet de voies douces
en site propre, ou de transports interurbains, ou de transports à la demande, ou de covoiturage.

La Commune est identifiée comme un pôle déchanges potentiel. Elle n'est pas à court terme
concerné par cet objectif.

orientation c2 : compléter le réseau structurant par une offre du quotidien

Objectif C1.3:

Aménager ef créer des
pôles déchanges mul-
tirnodaux d'envergure
territoriale

Objectif Cl.4:
Créer des pôles
d'échanges multimo-
dauxlocaux

Objectif C2.1:

Structurer les réseaux
de déplacements quoti-
diens

Objectif C2.2:

Faciliter les déplace-
ments actifs au quotï
dien

Le choix communal de développer les déplacements doux est inscrit dans le PADD et retranscrit
dans les OAP. llest envisagé de poursuivre le maillage de voies douces dans les zones à urbaniser.
Par leur positionnement et la dimension modérée de la taille du village permet dênvisager des
déplacements de modes actifs.

Les secteurs de développement bénéficient également dhrrêts de bus à proximité à proximité
de ces sites de projet.

Objectif C2.3:

Conserver l'implanta-
tion des flux de mobilité
sur des ernprises fero-
viaires désaffectées

Les emprises ferroviaires sur le territoire de Cers sont utilisées et aucune ne sont désaffectées.

Objectif C2.4:

Mettre en place des po.
litiques de t 

"nrportlocales pour structurer
les réseaux intercommu-
naux et régionaux

La desserte par les transports en commun du territoire communal est assurée par le syndicat
mixte desTC de l'Hérault < liO HéraultTransport ), associant la Région et le Département. C,est un
réseau de lignes de bus régulières rayonnant autour des principaux pôles urbains et touristiques.
Elle est également desservie par le réseau de lignes de beeMob, mis en place par la GABM.
La constitution de nouvelles lignes ne relève pas de la Commune de Cers.

Objectif C2.5:

Structurer le réseau de
mobilités pour faciliter
les liaisons inter-quar-
tiers actuelles et futures

sont intégrés dans le PLU sous la forme de principes viaires dans les OAp
Les OAP intègre des principes de liaisons douces avec les quartiers environnants et exigent la
réalisation de voies traversantes.

Les déplacements actifs

Objectif C2.6:

Etudier le stationnernent
en fonction des besoins
locaux et des ayancées
technologiques

Objectifs Justifications de la compatibilité du pLU

choixfondateur c ; un territoire multimodal, aux déplacements îIuidiftés

cet objectif vise les villes et agglomérations d'envergure. cers nêst pas concernée.
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Orientation C3 ; lnterconnecter les grands itinéraires touristiques avec le réseau structurant et le compléter par une

offre touristique

Objectif C3.1 :

Faciliter Ia diffusion tou
ristique surle tewitoire à
partir et vers les grands

itinéraires

Objectif C3.2:

Développer une offre
de services autour des
grands îtinéraires

La Commune de Cers est traversée par le canal du Midi. A ce titre, elle envisage la sécurisation

d'une liaison entre ce patrimoine mondial et le village. Elle prend par au projet de valorisation

patrimoniale et paysagère de I'entrée Est de lAgglomération (RD612 Route dAgde - canaldu

Midi), qui pourrait initier le développement touristique sur ce point névralgique.

Elle permet également la reconversion de logements pour de I'hébergement touristique.

Objectif C3.3:

Conforter I'offre de mo-
bilités à vocation touris-
tique et de loisirs

La Commune de Cers n'est pas concernée par cet objectif.Objectif C3.4:

Faciliter la diffusîan tou'
ristique sur le littoral

La Commune de Cers n'est pas concernée par cet objectif.Objectif C3.5:

Améliorer I'accueil nau-
tique sur les ports flu-
viaux et maritirnes

Objectif C3.6:

Capitaliser sur Ia pré'.
sence de I'aéroport pout

diffuser les flux touris-
tigues sur te territoire

Orientation D1 : Affirmer un rôle économique pour chaque niveau de polarité du SCOÏ

La Commune de Cers nêst pas concernée par cet objectif.Objectif Dt.t:
Renforcer I'attractivité
et la compétitivité de la
ville centre de Béziers

La Commune de Cers nêst pas concernée par cet objectif.Objectif Dl.2:
Affirmer le développe'
ment économigue aes
pôles majeurs Agde et
Pézenas

La Commune de Cers n'est pas concernée par cet objectif.Objectif Dl.3:
Permettre aux pôles

structurants de iouer un
rôle de centralité écono-
mique à léchelle de leur
polarité

Justifications de la compatibilité du PLUObjectifs

lJaéroport Cap dAgde se situe à proximité du territoire de Cers, toutefois, la Commune n'est pas

concernée par cette orientation.

Choixlondateur D : Un teritoire qui r faft société ,,

uI PLIJ de Cers - Ropport de présentation 313



Objectif Dt.4:

Assurer des fonctions
économiques de proxi-
mité dans les pôles relais
et les pôles locaux

La Commune de Cers s'inscrit dans une démarche de mixité fonctionnelle de son tissu urbain
et de maintien des commerces existants dans le village. Elle laisse la possibilité de créer un
nouvel équipement dans le tissu urbain par la création d'une nouvelle construction ou par le
changement de destination.

Tous les mardis, elle bénéficie aussi des commerçants du marché local.
La Commune prévoit également de développer une zone pour développer la cave coopérative,
qui sera porteuse dêmplois et d'attractivité commerciale. Ce projet consiste à créer un bâtiment
très qualitatif (marquant l'entrée de ville) permettant dbffrir un nouvel espace de stockage et de

emrSe bouteiln e. eUn sera aréservée nu ucaveapartie de ntdo sula serarface nférieu arevente,
m'300 d'uit sune derface vente seras'ag ee rdcen ud bâtiment.positionn

orientation D2 : Définir un rôle comm ercial pour chaque niveau de polarité du scor

La Commune de Cers nêst pas concernée par cet objectif.

Objectif D2.l:
Consolider et réguler
une offre rayonnante
pout Béziers et sa
grappe commerciale

La Commune de Cers n'est pas concernée par cet objectif.

Objectif D2.2:

Affirmer une offre ma-
jeurepour AgdeetPéze-
nas afin de limiter I'éva-
sion et les déplacements
vers les villes centres

La Commune de Cers n'est pas concernée par cet objectif.

Objectif D23:
Confier un rôle support
à certaines communes,
dans une logique de
maintien et de moder-
nisation de I'offre exis-
tante

La Commune de Cers n'est pas concernée par cet objectif.

Objectif D2.4:

Maintenir une offre de
p roximité d ans certaines
villes et villages

Cf. Objectif D1.4.

Orientation D3 : Mainten ir une offre cornrnerciale accessible et diversifiée pour répondre à lâccroisserne nt démogra-
phigue

La Commune de Cers n'est pas concernée par cet objectif.

Objectif D3J :

Faire évoluer I'appareil
commercial en fonction
des dynamiques dérno-
graphiques

Le PLU s'inscrit dans cet objectif.

Objectif D3.2:

Définir des localisations
préférentielles

La Commune de Cers nêst pas concernée par cet objectif,
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mercia,e

Objectif D3.3:

Proposer une offre com-

Orientation D4: Assurer la présence de certains cornmerces et services dans les centresbourgs pour encadrer le déve-

loppement d'espaces pérÎphériques (DAAC)

Le PLU s'inscrit dans cet objectif.

Cf. Objectif D1.4.Objectif D4.1:

Conforter lbffre com-

merciale au sein des

centres-villes et des vil-

Objectif D4,2:

Privilégier l'împlanta'
tion des nouveaux corn-

merces sur les espaces

commerciaux existants

La Commune de Cers souhaite conserver ses commerces et services de proxim

village. Elle ne possède pas d'espaces déjà artificialisés qui pourrait permettre I'implantation d'un

nouvel équipement commercial.

La cellule de vente prévue dans le projet d'unité de stockage et dêmbouteillage porté par la

cave coopérative s'inscrit sur un secteur stratégique en entrée de ville. ll se positionne entre les

quartiers d'habitats (avec lesquels une distance est assurée) et la voie d'intérêt communautaire

n.20, qui constituera la voie de desserte. Ce projet permettra d'amplifier l'essort de la cave

coopérative et son positionnera partipera à la résorption de la circulation de poids lourds dans

le village.

Orientation DS : Mettreen place des politiques intercommunales de l'habitat permettant de répondre aux besoins en

logement des communes

ité présent dans le

Objectif D5.1 :

Répondre à tous les nou-
veaux besoins en loge-
ment

Objectif D5,2:

Répartir Ia production,
de logements à l'échelle

cornmunale pour ré-
pondre aux enjeux du
SCoT

La Commune de Cers prévoit de réaliser 250 logements environ alors que les besoins pour

l'ensemble de la CABM sont évalués par le SCoT à '11 460.

Cers doit donc produire pour l'horizon 2033,20logements/an ce qui représente environ 3olo des

besoins.

Cette part est cohérente au regard :

. de la proportion de population intercommunale hébergée à Cers'

. du statut de cers identifié pôle relais dans l'armature territoriale du scoT.

. de la proximité de Béziers.

Orientation D6 : Adapter Ie parc de logements aux besoins actuels et futurs de la population

Cers compte une populatio n de2557 personnes en 2020 (insee). La Commune n'est pas soumise

à la loi SRU. Toutefois, elle prévoit dans son PLU le taux minimal de 2Oo/o de logements locatifs

sociaux au sein de son opéiation en extension à vocation d'habitat. Ce qui devrait permettre la

réalisation d'environ 35 logements sociaux.

La Commune prévoit également la réalisation d'une résidence sociale de 20 logements au sein

de son tissu urbain (secteur du boulodrome).

Elle assurera lbbjectif du PLH| de production de 10 o/o de logement locatif social pour les

communes non soumises à la loi SRU.

Objectif D6.1:

Poursuivre l'effort de
production de loge'
ments sociaux et prévoir

une meilleure réparti'
tion

La Commune prévoit une offre diversifiée de logements au sein de ses opérations

d'habitats.

à vocation
Objectif D6.2:

Diversifier I'offre de lo-
gements pour rnieux
répondre au parcours

résidentiel

Objectif D6.3:

Anticiper le vieillisse-
rnent des habitants et
améliorer lâccessibilité
aux

Cette démarche ne doit donc pas être menée par la commune au stade du PLU mais par

lors de l'élaboration du PLH, le Plan Local de l'Habitat intercommunal, lorsque la mise e
la CABM
n oeuvre

de celui-ci est obligatoire.

Justifications de la compatibilité du PLUObjectifs

II
:
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Objectif D6.4:

Lutter contre l'habitat
indigne

Cet objectif vise le Plan Local de l'Habitat intercommunal qui relève de la compétence des EpCl.

Le PLU s'inscrit dans cet objectif :

' En valorisant son coeur de village, siège de la vacance de longue durée (vacance structurelle
lié à la vétustée du parc). La Commune de Cers soutient les initiatives de réinvestissement
des logements vacants dans la poursuite de celles réalisées ces dernières années. Dans cette
perspectives, elle poursuit sa politique de reconquête et de valorisation des espaces public en
coeur de village.

. En encadrant la réalisation de stationnement pour tout nouveau logement.

Orientation D7 : Offrir des logernents diversifiés répondant à des besoins sp écifiques

La Commune de Cers n'est pas concernée par cette orientation, qui concerne les pôles majeurs de I'armature territoriale du
SCoT.

Orientation D8: Adapter Ie parc de logements pour limiter son impact environnemental et les risques pour les habi-
tants

Objectif D8.1 :

Anticiper la mise en sé-
curité des personnes
et des biens face aux
risgues

Le PLU tient compte de cet objectif en évitant l'urbanisation dans les zones les plus à risques et
en intégrant les prescriptions des PPR.

Objectif D8.2:

lutter et innover pour
répondre aux enjeux de
la cabanisation

Le PLU tient compte de cet objectif en encadrant strictement la possibilité de réaliser de nouvelles
constructions en zone A et N.

Objectif D8.3:

Privilégier une gestion
collective de lêau et de
lâssainissement

Le PLU tient compte de cet objectif en privilégiant une urbanisation sur des secteurs déjà
desservis par les réseaux d'assainissement collectif et dêau potable. Toutefois, des extensions
de réseaux mesurées seront nécessaires pour accompagner les extensions urbaines prévues à
l'horizon du PLU.
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1 a

AUTRES PLANS SUPRA.COMMU NAUX

Lr PLH, pRocRAMME LocAL Dr t'HRBltRt INTERcoMMUNAL

Le programme Local de l,Habitat est un document supra-communal qui définit au sein du territoire d'une intercommunalité la

conduite d,une politique de l,habitat. ll fixe, en concertation avec les différents acteurs, les objectifs quantitatifs, qualitatifs et in-

dique les moyens qui seront mis en æuvre pour les atteindre.

Le pLH (appelé aussi pLHl) est un document stratégique de programmation qui inclut l'ensemble de la politique locale de

I'habitat: parc public et privé, gestion du parc existant et des constructions nouvelles, populations spécifiques. Le PLH ne peut

donc pas être contraire aux options fondamentales du SCoT.

Lélaboration d'un PLH est obligatoire pour les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération

et les communautés de communes compétentes en matière d'habitat de plus de 30 000 habitants comprenant au moins une

commune de plus de 10 000 habitants.

La Communauté d1gglomération Béziers Méditerranée dispose d'un Programme Local de I'Habitat lntercommunal

élaboré pour la période 2021-2026.

Produire et réhabiliter des logements pour répondre aux besoins des habitants

Le pLHi de la CABM définit de façon concertée la politique < Habitat > sur le territoire en fonction de lévolution démogra-

phique et sociétale du Biterrois. lltraduit ainsi la volonté de poursuivre et de renforcer les actions déjà engagées dans le cadre

du premier PLH, notamment en terme d'action foncière et d'appui financier et technique à la production de logement social

et de logement abordable. Elles visent également à affirmer la contribution de chaque commune aux objectifs de production

fixés, en déclinant ces objectifs à léchelle communale.

Les orientations stratéqiques du PLH

. Accompagner les dynamiques démographiques par une production de logements diversifiée

. promouvoir la qualité urbaine, patrimoniale et environnementale à travers la politique de I'habitat

. poursuivre la requalification des centres anciens en veillant aux équilibres sociologiques

. poursuivre le renouvellement urbain sur Béziers et la requalification du parc social public dans son ensemble

. Accentuer le rééquilibrage spatial de la production de logements sociaux et du peuplement

. Répondre aux besoins des populations en difficultés et des publics spécifiques sur l'ensemble du territoire

. Piloter et animer la politique de l'habitat

Le prooramme d'actions du PLH

Les objectifs de production du PLH

Le pLH a pour ambition non seulement d'assurer une production quantitativement suffisante pour faire face aux objectifs

de développement de l'agglomération, mais aussi d'assurer une meilleure répartition spatiale de cette production.

ll fixe les objectifs de production correspondants, tant en matière de logement familial que de logement et hébergement

spécifiques, déclinés à l'échelle de chacune des communes de la communauté d'agglomération. ll définit également les outils

et moyens à mettre en æuvre pour atteindre les objectifs de production fixés (outils réglementaires, opérationnels et finan-

ciers).

A léchelle des communes de lAgglomération et à l'horizon (Îin) 2O26,le PLH vise à produire environ 7060 logements dont 2480

logements locatifs sociaux et dont 145 en primo accession sociale.

Un programme d'actions ciblé par type de communes en matière de logements sociaux

Dans ses objectifs de production, le pLH prévoit d'accentuer le rééquilibrage de la production de logements sociaux sur l'en-

semble des communes, en particulier les communes soumises à la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (loi SRU) en

fonction de leurs objectifs légaux de rattrapage.

Dans un souci de rééquilibrage, une proportion plus forte de logements locatifs sociaux au regard de la période précédente sera

réalisée dans les communes autres que Béziers, notamment les communes SRU déficitaires.

pour les six communes de l'agglomération soumises aux obligations de la loi 5RU (Béziers, Sauvian, Sérignan, servian,Valras-Plage,

Villeneuve-lès-Béziers), elles doivent atteindre un taux de logements locatifs sociaux de 25o/o des résidences principales au terme de

la dernière période triennales de rattrapage, soit le 3l décembre 2025 (2020-2022 et2023-2Q25).

Au I er janvie r 2O21, on dénombre 82 logements sociaux dans le vitlage de Cers, soit un taux d'équipement de près de

Z,5o/o.Laèo1n1nun" de Cers n'est pas concernée par les obligations légales de productions de logements sociaux.

III PLIJ de Cers - Rapport de présentotion 317



Toutefois, le PLHi prévoit entre 2021 et2o26, une production annuelle moyenne de 3o logements dont g logements
sociau& soit un total de 180 logements dont 51 logements sociaux. Ces derniers correspondent à la réatisàtion de
lbpération de résidence sociale de 20logements et du projet de ZAC <Les GrangettesD, dont le périmètre a été réduit
par rapport aux intentions initiales.

Adéquation du PLU avec le PLH de llgglo
En prévoyant une production d'une cinquantaine de logements sociaux qui sera réalisée dans sa seule opération de déve-

loppement en extension (ZAC <Les GrangettesD), Ie projet de PLU est en adéquation avec le pLH.

IT
: PLU de Cers - Rapport de présentatîon

318



2, Lr Pmru or DÉplncEMENr UnenlN (PDU)

Formalisé pour la première fois par le biais de la loi dbrientation sur les transports intérieurs (LOTI,30 décembre 1982,

consolidée au 10 décembre 2009), ie plan de Déplacement Urbain adopte un caractère obligatoire avec la loi sur l'air et I'utili-

sation rationnelle de lénergie (LAURE, 30 décembre 1996, consolidée au 14 juin 2006) et se trouve renforcé par la Loi solidarité

et Renouvellement Urbainlloi SRU du 13 décembre 2000, consolidée au 14 mai 2009). La Commune de cers est membre de

la Communauté d'agglomération de Béziers qui dispose depuis 2016 d'un Plan de Déplacement Urbain. La loi impose

cet outil pour les périmètres de transport urbain inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants'

Lélaboration du PDU

Une compétence Agglo

Béziers Méditerranée est lAutorité organisatrice de la Mobilité sur lAgglomération. A ce titre elle participe à la définition

de la politique des transports collectifs et des déplacements alternatifs à la voiture sur son territoire' Ses principales missions

sont:
. uorganisation des services réguliers de transport public urbain de personnes;

. Le développement des modes de déplacement terrestres non motorisés dits < actifs > : vélo et marche à pied;

. Le développement des usages partagés des véhicules terrestres à moteur: covoiturage, auto partage...

. Le développement de l'intermodalité entre ces modes de déplacements;

. [amélioration globale du fonctionnement des déplacements, afin de répondre, de manière optimale, aux besoins des

habitants et des touristes, tout en réduisant les émissions de Gaz à Effets de Serre et la pollution'

. La mise en accessibilité du réseau de transport urbain.

Béziers Méditerranée s'est également engagée auprès de IADEME à réaliser des actions en faveur de lécomobilité*, pour

lesquelles elle produit un bilan annuel'

Une démarche volontariste

La Communauté dAgglomération Béziers Méditerranée (CABM) a décidé délaborer à léchelle du territoire un Plan de Dé-

placements Urbains 1eO-U1, pour mieux connaître les conditions de mobilité des habitants de la CABM, et dresser un plan

d,actions hiérarchisées afin d'améliorer les déplacements quotidiens. ll s'agit d'une démarche de PDU volontaire, puisque

l,agglomération, du fait de sa taille (moins de 100 000 hab. au sens d'une agglomération INSEE) n'est pas concernée par lbbli-

gation de réaliser un PDU.

Cette démarche globale de planification et de prospective, impliquant I'ensemble des partenaires de la CABM, liés aux ques-

tions de mobilité, doit définir les solutions adaptées pour répondre aux objectifs :

. De développer une offre de transport compatible avec les enjeux de développement durable, notamment à travers une

réduction du trafic automobile;
. D,améliorer le fonctionnement du territoire en termes de transport à travers la promotion des modes alternatifs à

l'automobile;
. De promouvoir un cadre de vie de qualité et un développement équilibré du territoire;

. Dbrganiser lbffre en matière de stationnement, dans le cadre élargi de l'agglomération;

. D,améliorer le partage de la voirie entre les différents usagers, afin de favoriser les modes doux et détendre le réseau de

circulations douces;

. De renforcer la prise en compte de l'environnement à travers la diminution de la pollution.

Le phasaqe du projet

Uétaboration du PDU qui a débuté en janvier 2013, a comporté quatre phases distinctes:

. La réalisation du diagnostic, afin de recenser et dévaluer les conditions et pratiques de déplacements des habitants du

territoire. Cet état des lieux, permettant une identification des atouts et faiblesses du territoire a constitué une base de

travail concertée, pour définir les orientations et enjeux du PDU;

. La définition de la stratégie du pDU à travers une priorisation des objectifs à poursuivre et un scénario de développement

traitant de l'ensemble des volets de la mobilité et des modes de transports;

. La définition d'un programme d'actions, pour les 10 à 15 prochaines années, appliquées à différentes échelles

géographiqu"r, ,'rppry.it sur des projets structurants qui dépassent les seules limites de la CABM, et visant une

àmetioiation globales des conditions de déplacements, pour les habitants comme pour les visiteurs.

. Ensuite, une fois le projet arrêté, en Conseil Communautaire, a débuté une période de consultation auprès des Personnes

publiques Associées, suivie d'une enquête publique auprès des habitants. Le PDU a ensuite été définitivement approuvé

en 2016.
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Le plan d'actions du PDU

La liste des 28 actions

Structuration du territoire et mobilité durable

1. Mieux articuler à lhvenir déplacements et urbanisme, deux composantes indissociables ;

2' Accentuer le développement du Canal du Midi et son articulation avec le reste du territoire
3. Préparer l'arrivée de la nouvelle gare LGV (desserte, lien avec la gare centre, le centre ville et le reste du territoire ...);
Améliorer la gestion du trafic et le partage de la voirie
4. Définir la hiérarchisation de la voirie et tendre vers un partage plus équilibré de la voirie;
5. Poursuivre la modernisation et le jalonnement de la rocade à léchelle de la CABM pour amplifier son rôle;
6. Développer les secteurs pacifiés;

7. Améliorer les conditions de déplacements sur lêntrée ouest de Béziers en lien avec le futur projet urbain du secteur;

Pour développer les transports collectifs, favoriser I'intermodalité et tutter contre lhutosolisme
8. Développer des aménagements visant à favoriser la circulation des bus;
9. Mettre en place une première ligne de type < BBNS >, reliée à des P+R, et réorganiser le réseau autour de cette ligne struc-

turante;

10. Rationaliser le réseau BMT pour le rendre plus attractif : TAD, Noctambus, diamétralisation, gare routière, préparation
d'un second BBNS...;

1 l. Restructuration de la Gare routière et poursuite de la mise en accessibilité du réseau BMT;
12. Développer les liaisons avec lAéroport Béziers cap dAgde en saison estivale ;

13' Améliorer l'intermodalité et le fonctionnement urbain du PEM de la gare de Béziers Centre;
14' Accompagner localement les évolutions de lbffre ferroviaire (ligne Béziers-Neussargues, Haltes. . .) ;
15. Améliorer les conditions d'intermodalité (billettique, information...) ;

16. Développer un maillage d'aires de covoiturage sur le territoire;

Mieux utiliser lbutil stationnement

1 7. Poursuivre les réflexions sur lévolution de la politique de stationnement au CV (VB véhicules de livraisons, ...) ;
18. Repenser lbrganisation globale du stationnement dans les bourgs et villages à l'urbanisme contraint pour gérer les

besoins;

19. Mieux réguler les accès aux sites naturels et le stationnement ;

Pour développer l'usage des modes doux

20. Mettre oeuvre un véritable maillage cyclable avec des aménagements adaptés aux différents usages;
21. Jalonner les itinéraires prioritaires ;

22. lnstaller des stationnements vélo adaptés aux usages dans les principaux pôles générateurs de déplacements ;
23. Développer les services vélos pour encourager la pratique (recyclerie, ateliers vélos, la location vélq etc.)... ;
24' Accentuer la pratique de la marche, adaptée pour des déplacements de courte distance, en améliorant les chemine-

ments piétons;

. Management de la Mobilité et actions transversales

25. Communiquer sur la mobilité durable;
26. Accompagner les initiatives en matière d'écomobilité;
27. Développer les Plans de Déplacements (PDE, pDA, ...) ;

28. Mettre en place un suivi du PDU.
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Les principales actions du PDU concernant le territoire de cers

Les actions listées ci-après visent la Commune de Cers pour autant, elles ne relèvent pas toutes de sa compétence'

Certaines des actions doivent être mise en (ruvre par llgglo (CABM) parfois en partenariat par l'exploitant ou par

le Conseil Départemental de l'Hérault. C'est le cas des actions 4,8, 10,20'

La commune doit être pilote ou partie prenante dans les actions 2,4,8,18,20,21,22,23 et24'

Action 2 . Accentuer te développement du Canal du Midi et son articulation avec le reste du territoire

Pilotes en charge du Projet: CABM, CD 34, Commune.VNF, Région. Union Européenne

Obiectifs à atteindre:

La volonté est de renforcer l,attractivité de ce patrimoine et de relier aux centralités de la CABM et de rendre son accessibilité

aux modes doux plus facile.

Les mesures à mettre en Place:
Afin de faire du canal du Midi une porte d'entrée touristique structurante intégrant les enjeux en matière de mobilité, il

s,agira de poursuivre l'aménagement de la voie verte du Canal, inscrit au Schéma National des Véloroutes et Voies Vertes,

et lblectivlte dans le pDU à travers la mise en æuvre d'un maillage cyclable structurant. En complément, des itinéraires de

rabatiement depuis Béziers, Cers, valras-plage via Sérignan et Villeneuve-lès-Béziers favoriseront d'une part le recours à cet

axe cyclable p.i 1", populations locales et permettront d'autre part aux visiteurs de mieux découvrir le territoire depuis cet

itinéraire structurant assurant le lien entre <la mer> et <la vigne>. ll s'agira également d'assurer une continuité entre le Canal

du Midi et la Vg4, pour permettre les liaisons sécurisées vers le Haut-Languedoc. 11 km environ d'itinéraires prioritaires de

rabattement devront être aménagés depuis les communes périphériques.

Action 4 . Définir la hiérarchisation de la voirie et tendre vers un partagê plus équilibré de la voirie

Pilotes en charge du Projet: CABM' CD 34 et commune

Objectifs à atteindre:
La volonté est de réorganiser le trafic à léchelle des communes et proposer des itinéraires routiers sécurisés et adaptés aux

différents types de trafic (desserte, transit ...) et modes de transports.

Les mesures à mettre en Place:
Limiter le caractère routier des voiries, et plus globatement des espaces publics afin d'améliorer le cadre et l'ambiance ur-

baine des communes, devra être reproduite à léchelle des communes périphériques :

Quelques principes peuvent être adoptés :

. pacifier certaines artères principales pour limiter les vitesses et développer le recours aux modes doux;

. Accompagner cette pacification de panneaux d'entrées et de sorties de zone, d'un marquage au sol, et dbutils

d'apaisement des vitesses sur les secteurs les plus stratégiques;

. S,appuyer sur les priorités à droite, une mesure peu coûteuse qui peut être instituer sur de vastes zones (centre-ville,

zones résidentielles, abords des équipements scolaires.. ') ;

. Revoir le partage de la voirie et repenser les plans de circulation en recourant au sens unique de circulation, de façon à

conserver des espaces de stationnement et un espace pour les modes doux.

Action I . Développer des aménagements visant à favoriser la circulation des bus

Pilote en charqe du Proiet: CABM

Obiectifs à atteindre:
La volonté est d'augmenter la vitesse commerciale des transports en

commun (TC) pour accroître l'attractivité du réseau et inciter au report

modal.

Les mesures à mettre en Place:
Au niveau des villages, il s'agira notamment de réaliser des arrêts de

bus en ligne et non en encoche' Les arrêts de bus en ligne présentent

un risque de stationnement illicite des véhicules légers et rendent plus

complexe I'accès au quais notamment pour les PMR.

Action 10. Rationaliser le réseau BMT pour le rendre plus

attractif
Pilotes en charqe du Projet: CABM et exploitant BMT

Objectifs à atteindre:
Lbbjectif visé est de rationnaliser le réseau BMT pour le rendre plus

attractif, en s'appuyant sur la future ligne BBNS et sur les spécificités ter-

ritoriales du nord et du sud de la CABM.

bata
a8N5

BSNS Lt{dd.rt

SrwLn

tllustrationlS4. Évolutions du réseau BMT envisagées:
soufce, PDU

a'

llt PLIJ de Cers - Rapport de présentqtion 321



Les mesures à mettre en place:

Une nouvelle organisation de la desserte sud est envisagée sur le réseau de bus Béziers MéditerranéeTransport (BMT), no-
tamment avec la mise en place d'une ligne BBNS (Bus à bon niveau de service)

L'adaptation de la ligne 15 en lien avec l'extension de la ligne BBNS Est Ouest, la création de la future gare LGV et lêxtension
de la ligne BBNS Est-Ouest notamment vers Cers et Villeneuve-lès-Béziers limiteront l'intérêt de préserver l'actuelle ligne i 5
reliant Cers à la gare routière et la Gare SNCF.

La Commune de Cers profitera directement de ce niveau de service accru en matière de transport en commun.

Action 'l 8. Repenser lbrganisation globale du stationnement dans les villages à l'urbanisme contraint pour
gérer les besoins

Pilotes en charge du Projet: communes

Objectifs à atteindre:
Lbbjectif visé est de limiter l'emprise de l'automobile pour améliorer Ie cadre urbain des bourgs et inciter au report modal.
Les mesures à mettre en place:

Parallèlement aux actions engagées sur le réseau viaire dans les communes périphériques (cf. Action 8), portant notamment
sur un rééquilibrage du partage de la voirie, lbbjectif sera de repenser lbrganisation du stationnement. pour les places qui ne
gênent pas les déplacements doux et n'engendrent pas de conflits d'usage, un marquage au sol permettra de rentabiliser les
espaces consacrés au stationnement. Les places qui entravent la sécurité des modes doux devront être supprimées et com-
pensées avec la création de parcs de stationnement accompagnés d'une valorisation des cheminements doux pour y accéder
et d'un jalonnement (intégré dans la démarche < Marchez-Bougez >). De nouveaux parcs péricentraux peuvent être créés dans
les communes les plus denses afin de limiter lbffre sur voirie dans les hypercentres. En parallèle, la création de places minutes
permettra de faciliter l'accès aux commerces et services des bourgs, en favorisant la rotation des véhicules.

Action 20. Mettre æuvre un véritable maillage cyclable avec des aménagements adaptés aux différents
usages

Pilotes en charge du Projet: CABM, CD 34 et Gommune.

Objectifs à atteindre:
tbbjectif visé est le développement d,un réseau struc-

turant incitant à la pratique cyclable en proposant des
aménagements sécurisés et adaptés aux voiries emprun-
tées.

Les mesures à mettre en place:
<Uobjectif de cette action structurante pour le PDU est de

constituer un maillage dense d'aménagements cyclables
pour faciliter les déplacements internes aux communes, entre
les communes de la CABM, mais également vers lêxtérieur du
territoire.

Pour y parvenir, il s'agira de s'appuyer sur les aménage-
ments déjà existants, réalisés dans le cadre du Schéma Cy-
clable dAgglomération, en visant la continuité de ceux-ci, et
sur les itinéraires projetés. En effet, différentes liaisons, princi-
palement à vocation de loisirs, sont inscrites dans des docu-
ments de planification supracommunautaire, et serviront de
supports pour développer la pratique cyclable utilitaire.

o Les itinéraires du Schéma National des Véloroutes et Voies
Vertes. Lo CABM est traversée par:

o Les itinéraires de tourisme et de loisirs familial du Schéma
Départemental Cyclable 201 3-2018 :

Ainsi ces différents itinéraires constituent un socle sur le-
quel s'appuyer. En complément, le PDU prévoit de:

o Créer un maillage interne à la ville de Béziers en s'ap-
puyant sur logique d'axe;

o

lllustration 185. Axes doux structurants à aménager - source: pDl!

o Poursuivre ces axes vers les communes périphériques en limitant les discontinuités actuelles ;
o Créer des maîllages internes aux communes en s'appuyant sur les outils de pacification et un meilleur partage de la voirie

o Usage des modes doux

llaménagement de ces différentes liaisons devra se faire de manière priorisée.

l
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Action 21. Jalonner les itinéraires prioritaires

Pilotes en charge du projet: CABM et CD 34

Obiectifs à atteindre:
- proposer un plan de jalonnement des itinéraires cyclables visant à informer l'usager et à communiquer sur la mise en

oeuvre du Plan Vélo.

Les mesures à mettre en Place:

ll s,agira de proposer, en complément des aménagements cyclables, un jalonnement adapté et cohérent sur I'ensemble

de la cRsl\4. Ce jalonnement permettra à la fois de guider les usagers sur des itinéraires sécurisés, de mettre en valeur les

communes, les sites et les équipements desservis, et llus globalement de communiquer sur la mise en oeuvre du Plan Vélo'

Si des points de jalonnement existent déjà, il s'agira de veiller à une plus grande cohérence et une homogénéité graphique

pou,. unà meilleuie lisibilité. Ainsi, il peut être envisagé d'inclure dans ce jalonnement: la destination, les distances, un pic-

iogr.rr" vélo facilement identifiable. Ce jalonnemànt devra également intégrer les chartes graphiques proposées par les

Comités d,ltinéraires des axes d'intérêt National ou Européen. Cè.ialonnement devra être accompagné d'un programme de

signalisation à destination des automobilistes pour signifier la présence de cyclistes et assurer la sécurité de lênsemble des

modes.

Au total, 130 km d'itinéraires déjà existants, ou projetés dans le cadre de la mise en oeuvre du maillage cyclable seront à

jalonner.

Action 22. lnstaller des stationnements vélo adaptés aux usages dans les principaux pôles 9énérateurs de

déplacements

Pilotes en charge du projet: CABM, région, CD 34 et commune

Objectifs à atteindre:
- Permettre un rabattement cyclable sur les pôles générateurs de déplacements

- Accentuer la capacité et la sécurité du stationnement pour inciter à la pratique du vélo

Les mesures à mettre en Place:
pour accompagner la pratiques cyclable et rassurer les usagers, il s'agira de diffuser des espaces de stationnement à proxi-

m1é de l,ensemble des sites'touriitiques et pôles générateurs de déplacements de la CABM (gares et arrêts structurants,

commerces, établissements scolaires, entreprises, équipements'..).

Après un premier travail d'identification permettant de recenser lbffre et les carences d'aménagement, des espaces de

stationnement devront être aménagés en distinguant la durée de stationnement envisagée. lJaménagement d'arceaux per-

mettra aux cyclistes de pouvoir se stationner quelques minutes aux abords des commerces, ou quelques heures près des

équipements de loisirs. iandis-que la pose de box sécurisés facilitera l'arrêt sur une journée entière aux gares et arrêts de bus

structurants.

Action 23. Développer les services vélos pour encourager la pratique (recyclerie, ateliers vélos, location

vé|o... )

Pilotes en charge du proiet: CABM ou autres

Objectifs à atteindre:
- Encourager la pratique cyclable en développant des services d'accompagnement

Les mesures à mettre en Place:
pour faciliter la pratique cyclable à ceux qui ne disposent pas de vélos, pour des raisons pratiques ou financières, il s'agira de

proposer un ensemble de services d'accompagnement.

- Des services de location de moyenne ou longue durée seront proposés à Béziers sans concurrencer les loueurs privés qui

privilégient de la location de courte durée, en complétant par une dbffre à destination des habitants. (tarification attrac-

tive, Vélos à Assistance Électrique (VAE)...)

- Des ateliers de réparation et des recycleries, dont il s'agira de faciliter la création et l'implantation dans les centres-villes,

permettront aux usagers de ne pas délaisser la pratique en cas de mauvais entretien ou de vélos défectueux.

Action 24. Accentuer Ia pratique de la marche, adaptée pour des déptacements de courte distance, en amé-

liorant les cheminements Piétons

Pilote en charge du Projet: Commune

Obiectifs à atteindre:
- Encourager la pratique de la marche en améliorant la qualité des cheminements piétons et en diminuant le sentiment

d,insécurité en mettant en avant des parcours, avec des indications sur les temps et distances'..

Les mesures à mettre en Place:
Afin d,inciter à la pratique de la marche, il s'agira d'améliorer la qualité des cheminements piétons existants et créer de nou-

veaux aménagements oitirnuu* (en termes dJlargeur, de revêtement...). llobjectif n'est pas tant de créer des aménagements
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sur lênsemble des voiries urbaines, mais en fonction des niveaux de hiérarchisation de voirie et de la mise en place dbutils
de pacification, de définir des cheminements piétons prioritaires entre les zones résidentielles et les pôles générateurs de
déplacements, en s'appuyant sur les aires d'influence de ces pôles. Ces aménagements devront être confortàbles, sécurisés
et répondre aux normes en matière d'accessibilité des PMR. Dans certains cas, la suppression de places de stationnement
permettra d'assurer un cheminement sécurisé.

Adéquation du PLU avec le PDU de l,Agglo

La Commune s'inscrit dans cette démarche de multimodalité et de mise en place de cheminements doux au travers de son
projet de requalification et de valorisation du village, de l'entrée Est de lAgglomération, et des différents projets en extension
urbaine, qui ont été retranscrits dans le PLU.
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IV. LES PLANS DE GESTION DE TEAU

1. Lr SDAGE DU BAsstN Rttôrur MÉonrnnnruÉe

Qu'est-ce que Ie SDAGE?

lnstauré par la loi sur l'Eau de i992,le SDAGE, le Schéma Directeur dAménagement et de Gestion des Eaux, établit un cadre

pour une politique de lêau au niveau de chaque grand bassin hydrographique. Le département de l'Hérault fait partie du

bassin Rhône-Méditerranée.

La Commune de Cers, au même titre que toutes les autres communes du département, est concernée par le Schéma Direc-

teur dAménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône Méditerranée.

Afin de répondre aux exigences de la Directive Cadre sur I'Eau (DCE), le nouveau SDAGE, entré en vigueur le 21 décembre

2015, définit la politique à Àener pour stopper la détérioration et retrouver un bon état de toutes les eaux : cours dêau, plans

d'eau, nappes souterraines et eaux littorales. Document de planification pour lêau et les milieux aquatiques du bassin Rhô-

ne-Méditerranée, il fixe, pour 6 ans, les grandes priorités, appelées <orientations fondamentales>, de gestion équilibrée de la

ressource en eau.

Un programme de mesures accompagne le SDAGE. ll rassemble les actions par territoire nécessaires pour atteindre le bon

état des eaux. Ces documents permettànt de respecter les obligations définies par la directive cadre européenne sur l'eau

pour atteindre un bon état des eaux.

Le SDAGE se décline au travers de 9 Orientations Fondamentales (OF) afin de répondre aux grands enjeux pour l'eau

du bassin.

Le SDAGE: un cadre juridique pour les politiques publiques

Les orientations fondamentales du SDAGE et leurs dispositions ne sont pas opposables aux tiers mais aux dé-

cisions administratives dans le domaine de I'eau (police de l'eau et des installations classées par exemple) et aux

documents de planification suivants : les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), les schémas de

cohérence territoriale (SCOT) et à défaut les plans locaux d'urbanisme (PLU), les schémas régionaux de carrière et

les schémas régionaux d'aménagement de développement durable et dGgalité des territoires (SRADDET).

Les 9 Orientations Fondamentales (OF) du SDAGE 2022-2027

OF 0 S'adapter aux effets du changement climatique

OF 1 Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité

OF 2 Concrétiser la mise en oeuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques

OF 3 prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l'eau et assurer une gestion durable des ser-

vices publics d'eau et d'assainissement

OF 4 Renforcer la gestion de lêau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et gestion de

I'eau

OF 5 Lutter contre les potlutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la protection de

la santé

OF 5A Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions dbrigine domestique et industrielle

OF 5B Lutter contre l'eutrophisation des milieux aquatiques

OF 5C Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses

OF 5D Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans les pratiques actuelles

OF 5E Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine

OF 6 Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides

OF 6A Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux aquatiques

OF 68 Préserver, restaurer et gérer les zones humides

OF 6C lntégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de gestion de l'eau

OF 7 Atteindre léquilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l'avenir

OF 8 Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des

milieux aquatiques
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Compatibilité du PLU avec le SDAGE

La PLU répond aux objectifs du SDAGE à plusieurs niveaux :

Principales dispositions du SDAGE concernant l,urbanisme

Disposition / tntitulé Prise en dans le P.L.U.

Orientation fondamentale 2 :

Concrétiser la mise en oeuvre du princ de non dégradation des milieux
2-01

Elaborer chaque projet en visant la meilleure option envi-
ronnementale compatible avec les exigences du dévelop-
pement durable

Ces orientations ont été prises en compte tout au long de lélabo-
ration du P.L.U. Afin d'améliorer l'intégration du projet dans I'envi-
ronnement, le P.L.U. traduit dans le P.A.D.D. et le zonage, la préser-
vation des milieux naturels et des continuités écologiques, la prise
en compte des risques et des nuisances, la protection paysagère et
patrimoniale,

2-03
Définir des mesures réductrices d'impact ou compensa-
toires à léchelle appropriée et visant la préservation du
fonctionnement des milieux aquatiques

2-05
Tenir compte de la disponibilité de la ressource et de son
évolution qualitative et quantitative lors de lévaluation de
la compatibilité du SDAGE

Le P.L.U. établit un diagnostic sur létat de la ressource et des besoins
de la population.

Le P.L.U. se base sur ces préconisations et les intègre dans les zones
à urbaniser et dans l'accueil de nouvelles populations

Orientation fondamentale 4

Renforcer la estion locale de l'eau et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l,eau
4-07

lntégrer les différents enjeux de l'eau dans les projets
d'aménagement du territoire

La prise en compte du risque inondation est intégrée aux pièces rè-
glementaires du PLU. Également, il préconise la préservation de la

ressource en eau et des milieux aquatiques.
A travers le zonage, le P.L.U. organise les zones de manière à prendre
en compte n des zones inondables.

Orientation fondamentale 5 :

Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la protection de
la santé

Orientation fondamentale 5A :

Poursuivre les efforts de lutte contre les dbrigine dom ue et industrielle
5A-0s

Adapter les conditions de rejet pour préserver les milieux
récepteu rs particulièrement sensibles aux pol lutions

Les nouvelles zones urbanisées seront raccordées au réseau d'as-
sainissement collectif. Le P.L.U. met en place des règles strictes pour
chacune des zones afin d'encadrer tout rejet dans le milieu naturel
et de limiter ou déviter toute pollution.
Le PADD affiche lbbjectif clair de ne pas générer de pollutions sus-
ceptibles de nuire à la qualité des milieux aquatiques et aux cor-
tèges faunistiques et floristiques associés.

Cette anticipation concerne également le respect de l,adéquation
besoins/ressources en matière d'assainissement des eaux usées
comme en matière d'eau potable..

Orientation fondamentale 5E :

Évaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine

5E-01

ldentifier et caractériser les ressources majeures à préser-
ver pour l'alimentation en eau potable actuelle ou future

Le PLU établit un diagnostic sur létat de la ressource et des besoins
de la population. Actuellement les captages présents sur le territoire
communal bénéficient d'une protection particulière qui s,impose
au P,L.U. Le document respecte l'adéquation besoins/ressources en
matière d'assainissement des eaux usées comme en matière dêau
potable.

5E-03

Mobiliser les outils réglementaires pour protéger les res-
sources majeures à préserver pour l'alimentation en eau
potable actuelle et future

Le P.L,U. comprend dans les annexes les D.U.p. et les périmètres de
protection du captage situé sur le territoire de la commune. Les

règles à appliquer à l'intérieur des différents périmètres de protec-
tion sont annexées à la DUP. Elles constituent des servitudes d'utili-
té publiques et s'imposent de fait aux règles du p.L.U..
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Disposition / lntitulé Prise en compte dans le P.L.U.

Orientation fondamentale 6 :

Préserver et Ies fonctionnalités des bassins et des milieux aquati ues

Orientation fondamentale 6A :

Agir sur la morphologie et le décloi sonnement pour préserver et restaurer les milieux aquatiques

6A-01

Préserver et/ou restaurer l'espace de bon fonctionnement

des milieux aquatiques

Le P.L.U. intègre, une approche naturaliste des cours d'eau prenant

en compte les zones de débordement des cours d'eau et en pro-

tégeant les ripisylves et les zones humides avec la mise en place

de bandes de précaution inconstructibles de 10 mètres de part et

d'autre des ruisseaux,

Pour aller plus loin, le projet de PLU classe les zones humides du

territoire en ECE (Eléments de Continuités Ecologiques) protégées

au titre du L 151.23 du code de l'urbanisme. Des prescriptions parti-

culières sont intégrées au règlement..

6A-02

Préserver et restaurer les bords de cours d'eau et les boise-

ments alluviaux

Le P.L.U. intègre une approche protectionniste concernant lérosion

des berges. Ces espaces bénéficient d'une bande de précaution in-

constructible de 10 mètres de Part et d'autre des cours d'eau.

Orientation fondamentale 68 :

Prendre en préserver et restaurer les zones humides

6B-06

Préserver les zones humides en les prenant en compte à

l'amont des projets

Par la délimitation des ses zones, le PLU prend en compte la préser-

vation des zones humides.

Orientation fondamentale 6C :

Intégrer la gestion des espaces faunistiques et es dans les politiques de de l'eau

6C-03

Contribuer à la constitution de la trame verte et bleue

La trame verte et bleue pré-identifiée par le SRCE est globalement

préservée et fait lbbjet dbbjectifs de protection fixés par le PADD.

Par la délimitation des ses zones et les orientations graphiques des

OAP, le PLU prend en compte la préservation de ces espaces.

Orientation fondamentale 7 :

Atteindre ilibre quantitatif en améliorant le de la ressource en eau et en l'avenir

7-09
Promouvoir une véritable adéquation entre l'aménage-

ment du territoire et la gestion des ressources en eau

llouverture de zone à I'urbanisation et l'accueil de populations as-

sociées sont liées aux possibilités d'adduction en eau potable. Aus-

si, le P.L.U. prend en compte les diagnostics réalisés sur létat de la

ressource.

Orientation fondamentale 8 :

Gérer les d'inondation en tenant du fonctionnement naturel des cours d'eau

8-07

Éviter d'aggraver la vulnérabilité en orientant I'urbanisa-

tion en dehors des zones à risque

Dans létablissement du P.L.U., lbbjectif central a été de maintenir

en létat les secteurs non urbanisés situés en zones inondables' Les

zones bâties soumises à un risque inondation font lbbjet de règles

spécifiques portant sur le calage des planchers au-dessus des PHE'

De fait, le P.L.U. permet de réduire la vulnérabilité.
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2, Lrs pmrus er scxÉIvlRs o,RmÉruRcrMENT ET DE GEsTIoN DEs EAUX

Les dispositions du SDAGE peuvent être localement déclinées au travers de SAGE ayant la même portée juridique.
La commune de Cers est alimentée par la ressource Astien et la ressource Orb. Elle est concernée par le pGRE (plan de ges-

tion de la ressource en eau ) de chacune de ses ressources et se situe dans le périmètre de chacun des deux SAGE (schÀma
d'aménagement et de gestion de lêau) concernés, le SAGE de la nappe Astienne et le SAGE Orb et Libron.

Qu'est ce que le SAGE et le PGRE?

Le SAGE, un outilde planification locale de I'eau

Le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau (sAGE) est un outil de planification, institué par la loi sur I'eau de 1992,
visant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.

Conduit par la commission locale de l'eau (CLE), il constitue une déclinaison du SDAGE à une échelle plus locale. ll vise à
concilier la satisfaction et le développement des différents usages (eau potable, industrie, agriculture, ...) et la protection des
milieux aquatiques, en tenant compte des spécificités d'un territoire. Délimité selon des critères naturels, il concerne un bassin
versant hydrographique ou une nappe. ll repose sur une démarche volontaire de concertation avec les acteurs locaux. Uétude
sur les volumes prélevables s'inscrit dans cette démarche.

Le PGRE pour une gestion quantitative sur le territoire

Un PGRE, plan de gestion de la ressource en eau, est un outil qui regroupe les différentes décisions et actions de gestion
quantitative sur un territoire.

La détermination des volumes d'eau prélevables et leur répartition entre usages est une étape essentielle vers la mise en
oeuvre d'une gestion équilibrée de la ressource en eau.

Néanmoins, au regard des enjeux de développement humain présents sur le bassin (urbains, agricoles et industriels) et des
besoins futurs en eau associés, des mesures complémentaires doivent être mises en æuvre pouigarantir un développement
durable du territoire. C'est là tout I'enjeu du Plan de Gestion quantitative de la Ressource en Eau (PGRE) . Le pGRE s'inscrit dans
la continuité des travaux conduits par la CLE (la commission locale de l'eau) tout au long du processus délaboration du SAGE
(volumes prélevables et répartition entre usages, état des lieux, stratégie, etc.).

Leur portée juridique respective

La portée juridique du SAGE

Le Schéma dAménagement et de Gestion des Eaux du bassin se compose d'un Plan dAménagement et de Gestion Durable
(PAGD) et d'un Règlement.

Le SAGE a une portée juridique forte. Les documents d'urbanismes (SCoT et PLU notamment) doivent luiêtre compatibles.
Le Règlement et ses documents cartographiques sont directement opposables à toute personne publique ou privée

pour l'exécution de toute IOTA (installation, ouvrage, travaux ou activité autorisée ou déclarée au titre de la Ioi sur l,eau) et
la réalisation des lcPE (installation classée pour la protection de l'environnement).

La portée juridique du PGRE

Le PGRE n'est pas un dispositif réglementaire mais un outil contractuel qui permet de mobiliser les acteurs autour du
partage de la ressource et des solutions à mettre en place pour aboutir à une gestion quantitative équilibrée de la ressource.

Articulation des deux démarches

Le SAGE, à travers, son Plan d'aménagement et de Gestion Durable (PAGD) précise les objectifs de la gestion quantitative
de la ressource et fournit des prescriptions purement réglementaires dans son règlement. ll a vocation donc à intégrer les élé-
ments du PGRE'Toutefois, il ne détaille pas toujours aussi précisément le volet opérationnel mais précise a minima la stratégie
de mise en æuvre du plan d'action pour résorber les déficits.

Dans le cas de la nappe astienne, les deux démarches ont été conduites en parallèle. Les calendriers étant compatibles, le
partage de la ressource et la stratégie d'action ont pu être intégrés au SAGE. Ce dernier, une fois approuvé, a conféré au pGRE
sa portée réglementaire.
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SAGE de llstien
Le SAGE de lAstien a été approuvé en juillet 2018'

Le contexte et enieux

État des lieux

La ressource astienne demeure fragile et nécessite une mobilisation forte et permanente de l'ensemble des acteurs autour

de la surveillance et de la protection de la nappe. Le SAGE est apparu comme le levier le plus adapté pour pérenniser la gestion

de la ressource, répondre aux enjeux d'usages et de milieux.

Le périmètre terrestre du SAGE de la nappe astienne correspond aux limites de la nappe et de son bassin hydrogéologique,

étend ues aux limites des 28 comm unes concern ées (27 dans l'Hérault et 1 dans lAude). Sont concernés 1 00 000 habitants per-

manents et 500 000 saisonniers massés sur le littoral. Léconomie du secteur est axée essentiellement sur le tourisme estival,

concentré sur le littoral avec de nombreux campings, la viticulture et le tertiaire.

<llouest Hérault est voué à un dévetoppement rapide qui, ajouté à une forte croissance démographique, nécessite de planifier

à long terme la gestion de ressources en eou déjà très sollicitées. Située en plein coeur de ce territoire, en bordure littorale, cachée

auxyâux de tous, souvent exploitée et parfois oubtiée, Ia nappe astienne est une nappe profonde d'une qualité exceptionnelle mais

fragile.>

De plus, on note une baisse de la piézométrie sur le littoral et un risque de remontée d'un biseau salé en particulier sur le

pourtotlr dAgde, surVias et I'Etang deThau. La nappe affleure au nord de son périmètre où elle est vulnérable aux pollutions

de surface et s'enfonce progressivÀment vers le littoral où elle atteint 120 m de profondeur. La nappe est essentiellement cap-

tive et de nombreux forages sont artésiens dans la partie sud.

<Sa gestion quantitative a été déclarée prioritaire dans le SDAGE pour un retour à lëquilibre. Elle subit par ailleurs des pressions

qualitâtives avec localement des fortes teneurs en chlorure et en nitrote. De nombreuses octions ont été mises en oeuvre au travers

àes premiers contrats de nappe. Leurs bilans sont satisfaisants mais restent insuffisonts au regard des enieux et de lbbligation de

résultatfixée par la DCE.

Cest dans ce contexte qui fixe des objectifs ambitieux pour I'ensemble des masses d'eau, précisés par Ie SDAGE du bassin RhÔne

Méditerranée, que se situe Ia démarche du SAGE'>
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La Zone de Réoartition des Eaux - ZRE Aquifères des sables Astiens de Valras-Agde

Suite à un déséquilibre quantitatif chronique, la nappe astienne a été classée, le 9 août 2010, en Zone de Répartition des
Eaux (arrêté n'2010/01/2499). Cette réglementation spécifique vise à freiner et à mieux contrôler les prélèvements d'eau afin
de restaurer léquilibre entre la capacité d'exploitation de la ressource et les prélèvements.

Cette ZRE vise les eaux souterraines de la nappe des sables Astiens de Valras-Agde, ainsi que les eaux souterraines conte-
nues dans les terrains sus-jacents, en relation hydraulique avec la nappe des sables Astiens de Valras-Agde par drainance.

Sont concernés par la ZRE tous les prélèvements d'eau, non domestiques, qu'ils soient permanents ou temporaires, issues
d'un forage, d'un puits, ou d'un ouvrage souterrain et effectués par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé.

Les règles de répartition qui sont édictées ou peuvent être mises en place dans cette ZRE ont pour objet de concilier les
intérêts des diverses catégories d'usagers, en vue d'atteindre lbbjectif de quantité des eauxfixé au SDAGE.

Le SAGE de l'Astien et les démarches entreprises oar le syndicat de t'Astien

C'est dans ce contexte que le Syndicat Mixte d'Études et de Travaux de lAstien (SMETA) a engagé des démarches afin de
garantir une gestion durable de la ressource autour de 3 axes majeurs :

. Recenser les forages et veiller à leur bon état de fonctionnement,

. Suivre et mesurer les prélèvements pour anticiper lévolution des besoins,

. Promouvoir les économies d'eau.

De nombreuses actions ont donc été engagées avec notamment la mise en oeuvre de 2 contrats de nappe. Malgré les
résultats positifs des contrats, des démarches supplémentaires ont du être engagées afin d'atteindre les obleciifs fixéipar la
Directive Cadre Européenne. Cêst dans ce cadre que la réalisation du Schéma dAménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
de la nappe Astienne a été lancée. ce sAGE est toujours en cours d élaboration.

Les enjeux du SAGE Astien

Les enjeux sont les suivants :

' Atteindre et maintenir léquilibre quantitatif de la nappe astienne par une gestion concertée de la ressource
. Rendre l'aménagement du territoire compatible avec la gestion de l,eau

' Maintenir un état chimique de la nappe astienne compatible avec ses usages et notamment l'usage d'alimentation en eau potable

' Préserver léquilibre de l'ensemble des ressources du territoire, instaurer une gestion intégrée et globale par une coordlnation
inter-SAGE

' Assurer une gestion plus fine et pertinente de la ressource en améliorant la connaissance de la nappe astienne et du territoire
Une étude < débits prélevables > sur la nappe astienne a été finalisée par le SMETA en 2013. Elle avait pour but de disposer

déléments relatifs au volume d'eau maximum prélevables sur la nappe et de disposer d'un outil d'aide à ia décision quant à la
répartition des volumes prélevés par usage et par usagers.

Cette étude a donc permis de définir le volume de prélèvement pouvant être considéré comme acceptable pour assurer
léquilibre quantitatif et qualitatif de la nappe.

L'étude < débits prélevables > a permis de mettre en évidence qu'il n€tait pas possible d'envisager une augmenta-
tion des prélèvements dans la nappe astienne.

ljÉtude Volumes Prélevables (EVp)

Une étude < débits prélevables > sur la nappe astienne a été finalisée par le SMETA en 2013. Elle avait pour but de disposer
déléments relatifs au volume d'eau maximum prélevable sur la nappe et de disposer d'un outil d'aide â la décision quant à
la répartition des volumes prélevés par usage et par usagers. Elle a permis de définir le volume de prélèvement pouvant être
considéré comme acceptable pour assurer léquilibre quantitatif et qualitatif de la nappe.

LGtude < débits prélevables > a permis de mettre en évidence qu'il n€tait pas possible d'envisager une augmenta-
tion des prélèvements dans la nappe astienne.

C'est dans ce contexte qu'a été établi le Schéma dîménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la nappe Astienne approuvé
lel7août2018.

Le PGRE de la nappe Astienne
Afin de résorber le déséquilibre chronique sur lAstien, il a été élaboré un Plan de Gestion de la Ressource en eau (pGRE).Vali-

dé par la CLE en septembre 2017, celui-ci fixe des objectifs quantitatifs et de réduction des prélèvements, définit un protocole
de gestion durable de la nappe et des modalités de gestion en cas de crise.

Parmi les actions retenues:

. le gel dans un premier temps des volumes de prélèvement,

' la mise en euvre d'un programme déconomie d'eau (amélioration des rendements des réseaux de distribution d,eau
potable, rationalisation des usages communaux, maîtrise des consommations des activités et des particuliers,
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. la substitution (pour l'agriculture, système d'irrigation par extension des réseaux d'eau brute utilisant d'autres ressorces

- pour l'eau potable, extension des réseaux alimentés par la ressource orb)

Les objectifs généraux du SAGE

Les dispositions du SAGE découlent des objectifs généraux.

Citons notamment la disposition A12 qui fixe un objectif de rendement de 850/o pour les réseau de distribution d'eau de

toutes les communes prélevant dans la nappe astienne. La disposition A13 invite à promouvoir les économies d'eau et à pro-

mouvoir la ressource. La disposition Al4 incite à la mobilisation de ressources alternatives en optimisant les infrastructures de

substitution et en anticipant les besoins.

lnciclences clu développement cle Cers sur la ZRE cle la nappe astienne

La commune de Cers se situe au sein du périmètre de la ZRE de lAstien et effectue ses prélèvements au sein de cette masse

dêau. Elle est donc concernée par l'arrêté de ZRE qui interdit toute augmentation des prélèvements depuis cette ressource'

La commune n'envisage pas de prélever davantage d'eau dans la nappe astienne pour assurer l'alimentation en eau.

Les consommations dêau supplémentaires liées à l'augmentation des besoins de la population et des entreprises à l'hori-

zon2035 seront assurées par les captages de Béziers qui prélèvent dans la nappe d'accompagnement de l'Orb.

En raison du déficit quantitatif observé sur la nappe astienne depuis de nombreuses années, la Communauté d'agglomé-

ration a engagé un programme de travaux afin de stabiliser les prélèvements de la Collectivité dans lAstien. Elle a ainsi ren-

forcé son réseau d'adduction vers les communes prélevant historiquement dans l'astien afin de répondre à leurs besoins et

d,assurer une large proportion de leur alimentation principalement depuis les ressources de l'Orb (Tabarka, Rayssac et Carlet)'

Le PLU est sans incidence sur la nappe Astienne et sur la ZRE'

Oû.1 : ûrgârtlsér la gestlon globale, collective et durable de la ressource

OC.? : Pârtager la ressource sur la bsse des volumes prélevables
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Le SAGE Orb et Libron

Le SAGE de l'Orb et Libron a été approuvé en août 2018.

Le contexte et enjeux

État des lieux
De longue date, une attention particulière a été portée sur la gestion de la ressource en eau sur l'Orb et le Libron. La création

du barrage des Monts d Orb et des équipements associés dès les années 60 témoigne de l'importance de la ressource dispo-
nible sur ce territoire. Dans les années 80, le constat d'une dégradation de la qualité des eaux de baignade, les mortalités pis-
cicoles de plus en plus fréquentes sur certains secteurs, les dégâts de plus en plus importants liés aux inondations, a conduit
à un contrat, à un PAPI puis à un SAGE.

Le périmètre du SAGE Orb et Libron est constitué des bassins hydrologiques de l'Orb et du Libron, prolongés en mer par la
masse d'eau côtière contiguë. Situé en quasi-totalité dans le département de l'Hérault, le territoire Orb - Libron occupe une
superficie de I 700 km2. Ce périmètre comporte 104 communes et regroupe 185 000 habitants.

Les enjeux

Les enjeux s'articulent autours des thématiques suivantes :

' Garantir la prise en compte des objectifs de préservation et restauration de la ressource en eau et des milieux aquatiques
dans I'aménagement du territoire

' Favoriser la capacité des collectivités à renouveler leurs équipements (AEB assainissement) de pour garantir la non
dégradation et/ou la restauration de la qualité des milieux.

' Valoriser les retombées socio-économiques liées à l?au en soutien des politiques de préservation de la ressource et des
milieux aquatiques.

' Valoriser la demande sociale pour asseoir les politiques de gestion des milieux aquatiques dans le territoire.
. Prendre en compte la dimension spatiale des politiques de l,eau.

Déclinaison des enjeux en objectifs généraux et en dispositions (PAGD du SAGE Orb-Libron)

Les principales orientations stratégiques du SAGE Orb-Libron

OG A.1 : Fixer les règles d'un partage de l'eau équilibré des cours
d'eau Orb et Libron et des aquifères directement associés

OG A.2 : Suivre et évaluer le respect des objectifs quantitatifs et
l'impact des prélèvements toutes ressources confondues

ENJEUA3Restaureret
préserver l'équilibre

quantitatif
permettant un bon

état de la ressource et
la satlsfaction des

usages

OG A.3 : Mener une politique volontariste et ambitieuse de
maîtrise de la demande et d'économies d'eau pour tous les usages
et toutes ressources confondues

la qualité des eaux captées pour l'alimentation
en eau potable, en particulier via la maîtrise de l,occupation des
sols

OG 8.1: Préserver

OG 8.2 : Etendre les actions visant la réduction des contaminations
par les pesticides hors des zones à enjeu ( alimentation en eau
potable )
OG 8.3 : Améliorer l'efficacité des systèmes d'assainissement
collectivités de façon à atteindre et maintenir le bon état des
milieux aquatiques

des

OG 8.4 : Lutter contre l'eutrophisation des cours d'eau

OG 8.5 : Assurer une qualité de l'eau permettant les usages de
loisirs (hors littoral)

ENJEUB:Restaureret
préserver la qualité

des eaux permettant
un bon état des

milieux aquatiques et
la satisfaction des

usages

OG 8.6 : Connaître et prendre en charge la pollution toxique

OG C.1 : Améliorer et diffuser la connaissance des zones humides

OG C.2 : Préserver, restaurer et gérer les zones humides

OG C.3 : Lutter contre les espèces exotiques envahissantes

ENJEUC:Restaureret
préserver Les milieux

aquatlques et Les

zones humides, en
priorité via la

restauration de la
elvnrmirrra {1.^rirla

OG C.4 : Restaurer la continuité biologique

Enjeu Objectif général
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ENJEUD:Gestiondu
risque inondation

OG D.l : Mettre en æuvre et pérenniser la politique du PAPI dans

le cadre de la Stratégie Locale de Gestion du Risque lnondation

{SLGRI)

OG D.2 : Maintenir la dynamique partenariale autour de la gestion

du risque inondation

OG D.3 : Connaitre et maîtriser les risques liés au ruissellement

pluvial

ENIEU E: Milleu marin
et risques liés au

littoral

oG E.l : Renforcer les liens entre bassin versant et littoral

OG E.2 : Objectiver l'impact du territoire sur le milieu marin

OG 8.3 : Contribuer à réduire les rejets à la mer en contaminants

chimiques

OG E,4 : Préserver la qualité des eaux de baignade littorales

OG E.5 : Contribuer à la restauration hydromorphologique de

l'espace littoral

OG E,6: Analyser l'origine de la salinisation des terres et identifier

les solutions envisageables

ENJÊU F: Adéquation
entre gestion de l'eau
et aménagement du

territoire

OG F.1 : Mettre en cohérence développement de l'urbanisation et

disponibilité et protection des ressources en eau

OG F.2 : Garantir la prise en compte dans les documents

d'urbanisme des objectifs de protection des zones à enjeux du

SAGE

oG F.3 : Améliorer la cohérence entre les activités agricoles et la

gestion des ressources en eau

ENrEU G : Valorisation
de l'eau sur le plan

soclo4conomique

OG G.1 : Favoriser la capacité des collectivités à renouveler leurs

équipements AEP et assainissement pour permettre la

préservation du bon état des milieux aquatiques

OG G.2 : Valoriser les retombées socio-économiques liées à l'eau

pour soutenir les politiques de préservation de la ressource et des

milieux aouatiques

OG G.3 : Accompagner la mise en æuvre de la compétence

ljÉtude Volumes Prélevables (EVP)

Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) a identifié le bassin Orb-Libron comme étant priori-

taire vis-à-vis du déséquilibre qu;ntitatif et nécessitant des actions relatives à la gestion quantitative pour atteindre le retour

à l'équilibre.

En conformité avec la circulaire du 30 juin 2008 sur la résorption des déficits quantitatifs et la gestion collective de I'irriga-

tion, les bassins en déficit quantitatif doivent faire lbbjet d'une évaluation des volumes maximum prélevables (VP), compa-

tibles avec le maintien, en cours d'eau, d'un débit objectif détiage.

Dans le cadre de la mise en oeuvre du SAGE Orb Libron, une Étude des Volumes Prélevables (EVP) sur le bassin de l'Orb-

Libron a été réalisée. Elle constitue la première étape d'une démarche de prévention des risques de sécheresse domma-

geables sur les plans écologiques et économiques. Les résultats produits par cette étude ont permis de préciser la situation

déficitaire du bassin u"rruni6rb en période détiage (période de l'année où le niveau d'un cours d'eau atteint son point le plus

bas). Elle a ainsi mis en évidence un déficit pour le mois d'août sur l'Orb.

Le PGRE du bassin versant de l'Orb

Afin de résorber les déficits constatés dans lbbjectif d'un retour à une gestion structurelle équilibrée, il a été élaboré un Plan

de Gestion de la Ressource en eau (pGRE) sur le bassin versant de I Orb. Validé en juillet 2018, celui-ci fixe des objectifs et des

actions de résorption des déficits sur la vallée de l'Orb par un meilleur encadrement des usages (essentiellement l'irrigation

et l'alimentation en eau potable).

parmi les actions retenues, des travaux d'amélioration des réseaux d'irrigation et d'alimentation en eau potable (AEP) permettant

de réduire les fuites. Le PGRE de I'Orb fixe ainsi un objectif de rendement des réseaux AEP de76o/o.

ll invite également aux interconnexions avec la ressource sécurisée des Monts d'Orb, du Rhône (via la conduite Aquadomitia)

ou avec une ressource locale non déficitaire.

La resserve disponible des barrages du Mont d'Orb

Le barrage des Monts d'Orb est un ouvrage du Réseau Hydraulique Régional, qui constitue une réserve de 30 Mm3 en tête

de bassin, pour compenser les prélèvements BRL dans I'Orb en aval, à la station de Réals. La ressource Orb est ainsi aujourd'hui

sécurisée par le barrage des Monts d'orb et, à terme par le projet Aqua Domitia.

IIil PLIJ de Cers - Rapport de présentation 333



Ce barrage dispose, 39 années sur 40, d'une marge disponible située entre 1 1 et 16 Mm3. Ces volumes permettent de satis-
faire la croissance des usages sur le réseau régional, mais aussi de nouvelles fonctionnalités (soutien étiage, besoins AEp aval,
...).

Et à terme, le projet Aqua Domitia, par le transfert de la ressource Rhône, permettra d'assurer la sécurisation complète des
réseaux alimentés par I Orb, pour faire face au changement climatique, ou prévenir tout accident de pollution du fleuve.

Depuis 201 1, une partie de la réserve disponible a été affectée, après avis favorable de la Commission Locale de l'Eau (la
CLE) du SAGE Orb Libron, aux projets liés au développement des réseaux agricoles en réponse au stress hydrique des cultures.

La réserve théorique disponible dans le barrage des Monts d'Orb est ainsi située entre 8 et 13 Millions de m3 avant substi-
tution Aqua Domitia. Elle se situera entre 10 et 15 Millions de m3, après l'interconnexion des maillons dAquadomitia prévue
à la fin de I'année 2020.

Dans ce contexte, en concertation avec Ia CtE du SAGE Orb Libron, ilest prévu de demander 1,5 Mm3 pour lAEp pour
I'ensemble des collectivités du SAGE Orb Libron. Ce volume devra ensuite être réparti entre les différentes ressources
AEP Ie long de I Orb.

Gestion durable de la ressource et justification de la disponibilité des volumes

Afin de répondre aux besoins exprimés sur le territoire dans le respect d'un gestion durable de la ressource, du SAGE As-
tien, du SAGE Orb et Libron, du PGRE de lAstien et du PGRE de LOrb, la Communauté dAgglomération Béziers Méditerranée
(CABM) dans le cadre de sa compétence <eau>, doit :

' Respecter les prescriptions du PGRE de la nappe astienne qui encadre notamment les prélèvements et fixe un
objectif de rendement du réseau de 85o/o,

' Respecter les prescriptions du PGRE de l'Orb par la prise en compte du risque sécheresse,
Pour cela, la CABM s'est engagée sur plusieurs actions dont les principales sont de :

' Améliorer le rendement de ses réseaux et atteindre, à I'horizon 2027,|'objectif de rendement de g5olo sur l,en-
semble de ses communes du sud prélevant dans la nappe astienne. Ceci permettre de réduire les pertes et de dégager
de nouveaux volumes disponibles. Les gestionnaires des réseaux se sont engagés contractuellement à atteindre cet
objectif dans les prochaines années.

' Sécuriser son alimentation en eau potable par la possibilité d'une recharge de la ressource Orb par des lâchés
d'eau en été depuis le barrage des Monts d'Orb, en cas détiage sévère et de déficit potentiel de la ressource Orb. LAg-
glomération est en train détablir une convention avec BRL (gestionnaire du barrage des Monts d,Orb) pour réserver
un volume de 500 000 m3 à 1 000 000 m3 sur la marge disponible des Monts d Orb. Cette convention doit faire lbbjet
d'une délibération fin du premier semestre 2019 et être signée pour être mise en application dès janvier 2020.

ComPatibilité avec les Plans dAménagement et de Gestion Durables du SAGE nappe Astienne et du
SAGE Orb-Libron

Le PLU s'inscrit bien dans les orientations générales du PAGD du SAGE Orb-Libron et des dispositions du pAGD du
SAGE de la nappe Astienne:

. Par I'adéquation de la ressource en eau (besoins, qualité) avec les besoins futurs en eau potable sur la commune à
l'horizon du PLU : prise en compte du déficit quantitatif de la ressource Astienne par le respect des volumes prélevables
définii au PGRE de lAstien, programme de réduction des fuites sur les réseaux et d'amélioration du rendement afin d,atteindre
lbbjectif d'un rendement de 85ol0, possibilité d'une recharge de la ressource Orb par des lâchés d'eau en été depuis le barrage
des Monts d'Orb en cas détiage sévère et de déficit potentiel de la ressource Orb.

' En prévoyant des extensions urbaines raccordées aux réseaux dêau potable et d'assainissement des eaux usées,

' En s'assurant de la capacité de le station dépuration à traiter les effluents domestiques générés par les nouveaux
ha bitants et activités,

' En développant la multimodalité et en participant à la mise en place de liaisons viaires transversales, favorisant la
réduction des émissions polluantes,

' En préservant les zones humides, les champs dêxpansion des crues, les zones de fonctionnalité des cours d,eau,

' En n'autorisant que des projets compatibles avec les enjeux liés à lêau (prise en compte des périmètres de protection
des captages, prise en compte de la vulnérabilités des sols, des zones humides...),

' En inscrivant des dispositifs de rétention et de compensation des eaux pluviales dans les principaux projets
d'aménagement, en luttant contre les inondations et contre la dégradation de la qualité des eaux de ruisseliemeni par ta
dépollution des eaux pluviales et en favoriseront la réduction des émissions polluantes,

Le PLU est compatible avec les orientations définies par les SAGE <Orb-libron> et <Astien>.
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3. [RRncumnoN DU PLu AVEc u Pmru or Grsnoru prs RlsQues o'lt'totrtoRtloru PGRI

Qu'est-ce-qu'un PGRI?

Le plan de gestion des risques d'inondation recherche la protection des biens et des personnes. llvise à réduire les consé-

quences dom-mageables des inondations. ll encadre les outils de la prévention des risques d'inondation (PPRi, PAPI' . '.), et les

décisions administratives dans le domaine de l'eau. ll identifie des Territoires à Risque lmportant (TRl) et affiche des objectifs

prioritaires ambitieux pour ces TRl.

Le pGRl est opposable à toutes les décisions administratives prises dans le domaine de l'eau, aux PPRI ainsi qu'aux docu-

ments d'urbanisme dans un rapport de compatibilité.

Le PGRI 2022-2027 <Bassin Rhône-Méditerranée>

Entré en application à compter du 2l mars 2022, le plan de gestion des risques d'inondation (PGRI)2022-2027 du Bassin

Rhône-Méditerranée est lbutil de mise en æuvre de la directive inondation à léchelle du Bassin Rhône-Méditerranée. ll vise à :

. Encadrer l'utilisation des outils de la prévention des inondations à léchelle du bassin Rhône-Méditerranée;

. Définir des objectifs priorisés pour réduire les conséquences négatives des inondations des 3l Territoires à Risques

lmportant (TRl) d'inondation du bassin Rhône-Méditerranée,

Les 5 grands objectifs du PGRI <Bassin Rhône-Méditerranée>

Le pGRl fixe 5 grands objectifs (GO) de gestion des risques d'inondation pour le bassin Rhône-Méditerranée.

. GO1 : Mieux prendre en compte le risque dans l'aménagement et maîtriser le coût des dommages liés à I'inondation.

. GO2 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des

milieux aquatiques

. GO3 : Améliorer la résilience des territoires exposés

. GO4: Organiser les acteurs et les compétences

. GO5 : Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques d'inondation.

Ces 5 grands objectifs sont précisés au travers de 52 dispositions organisées par thématique.

^ 
ugmenter Iô 5é(utitê des populations exposêes

Aaux inondations €n tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux ôquatiquet

f augmentation de la s€curité des populations et des

biens passe pat une gestion des aléas et la prote(tion
des eirjeux.- elle doit dans la mesure du possible

prlvilégier le fonctionnement natur€l des milieux-suffisànte 
(bassin versant par exemple) et surtout

ouvrages de protection (digues, barrages).

d.*d,(t
.pÈ##

I I ieux orendre en
lVkompte ie risque dans
I'aménagement €t maltri5er
lÊ coOt der dommages liês à
I'inondation

Malkiser les risques d'inondation pour les biens
et les personnes nêcessite de :

- {onnaltr€ et rédulre la vulné.abilitê des
biens ;

- téglementer futbanisation en zone inon-
dable au travers des documents d'urbanisme.

Améliorer la résilience
des lerritcires e)(poiés

Dès lors que les inonda-
tions sont in€vitablel les territoites
dolvent être en mesute d'en limite.
les effets nêqôtifs. La rêsilien e de5
te.ritoires nêcessite :

- de prévoir les incndations et d'alerter;
- de s'organiser pour gêrer les crises et
assurer un retout à la nolmale;
- de sensibiliser les populations aux risques
d'inondation.

ôquatiquet à une êchelle
s'açsurer de la sécutitê des

Organiser les
acteuas el lcs
(ompêlen(es

['organisation
des acteurs et

,t-.. ll, il"-,

s--
t

des compêten(es doit petmettre d'amélio-
rer la définition des adions de ptévention
des inondations à mobiliser. f établissement

d'une gowetnance à I'êchelle de bassins de
risque (gênéralement des bassins versants

hydrographiques) constitue le meilleur moyen
pour poser le débôt : partage des respons-a-

bilitês €t des moyens à mettre en ewre. Elle

implique notamment de bien de s'intetroga sut
la bonne échelle de (ompétence pour la GE|YIAPI.

Deuulopp*, la tonnaiscance sur les ph€nomènes et les rirques d'inondaiion

La connaissance de certains phénomènei d'inondation doit être approfondie- (crues rapides,

iunmeisions marines, effet du changement climatique, ...), la connaissance de leurs impacts

egatement (impact sui tes réseaux par exemple). [e partage de la connaissance ent(e les diftérents

arteurs conce.nês esl essentiel.

Le PGR|fixe
5 grands obiectifs (Gû)
de gestion des risques

d'inondation pour le bassin"
lls sont précisés au travers

de 15 obiectifs et
52 dispositlons.
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Les disPositions du PGRI : une déclinaison de mesures répondant aux spécificités de chaque territoire
Ces dispositions du PGRI nbnt pas toutes la même portée et se déclinent selon les enjeux environnementaux et de

vulnérabilité de chaque territoire.
Ainsi si certaines dispositions dbrdre général s'appliquent à l'ensemble du bassin Rhône -Méditerranée, d,autres ne

concernent que lesTerritoires à Risque lmportant (TRl). Enfin, il existe des dispositions communes avec le SDAGE Rhô-
ne -Méditerranée, elles sont plutôt dbrdre environnemental .

Elles peuvent avoir un caractère incitatif ou obligatoire, être à destination des collectivités ou de l'état. Ainsi, suivant leur
degré d'exposition au risque et des répercutions potentielles sur les populations ou les installations classées par exemple, il est
recommandé aux collectivités de mener des étude de diagnostics de vulnérabilité ou de prendre des mesures de réduction de
la vulnérabilité pour les territoires fortement exposés.

Lorsquêlles sont à destination de létat, elles peuvent relever de la mise en oeuvre d'un référentiel national, de dispositions
spécifiques pour les PPRI en cours délaboration...

Les Territoires à Risque lmoortant (TRll et les Stratégies Locales de Gestion des Risques d,lnondation
(SLGRI)

Le PGRI identifie des Territoires à Risque lmportant (TRl) à prendre en compte de manière prioritaire pour prévenir
les inondations et les Stratégies Locales de Gestion des Risques d'lnondation (StGRl) qui leur sont associées.

Sur le bassin Rhône-Méditeranée, 31 Territoires à Risque lmportant d'lnondation (TRl) ont été définis ainsi que 41 SLGRI.

A léchelle de chacun des TRI et plus largement du bassin de gestion du risque (généralement le bassin versant du TRI), une
ou plusieurs SLGRI ont été identifiée(s).

Le PGRI du bassin Rhône-Méditerranée définit les périmètres et les principaux objectifs de ces stratégies locales. Celles-ci
ont pour objectif la réduction des conséquences dommageables des inondations pour chacun des TRl. Elles doivent être éla-
borées par les parties prenahtes du territoire et in-fine arrêtées par les préfets de départements pour le 22 décembre 2016.
Les périmètres et la synthèse des objectifs de ces stratégies figurent dans le PGRI. Les objectifs et dispositions retenues par
ces stratégies pourront être mis en oeuvre grâce aux 38 PAPI et au Plan Rhône en cours. Ces stratégies locales permettront de
créer une forte synergie avec I'ensemble des acteurs de la prévention des risques sur un bassin versant.

La mise en oeuvre de la Directive lnondation dans I'Hérault

Les territoires à risques imoortants d'inondation (TRt) du département:

A léchelle du département, 3 TRI ont été définis :

. LeTRI de Béziers-Agde, rassemblant l6 communes,

. Le TRI de Sète rassemblant 7 communes,

' Le TRI de Montpellier, Lunel, Mauguiq Palavas sétendant sur 49 communes dont 39 dans l'Hérault.

Les stratégies locales de gestion des risques d,inondation (SLGRI)

Les 3 TRI de l'Hérault ont donné lieu à lélaboration de stratégies locales à léchelle d'un ou plusieurs bassins versants, en
association avec les parties prenantes concernées :

' la SLGRI des bassins de l'Orb, du Libron et de l'Hérault relative au TRI de Béziers-Agde, élaborée sous l,autorité des préfets de
l'Hérault, du Gard et de lAveyron (258 communes, dont 223 dans l'HéraulÇ 30 dans le Gard et 5 dans lAveyron);

LeTRI de Montpellier - Lunel - Mauguio - Palavas est sous l'influence de 4 bassins versants, qui donnent lieu à lélaboration
coordonnée des 4 SLGRI suivantes:

' la SLGRI du bassin de létang de l'Or (37 communes héraultaises) et la SLGRI des bassins du Lez et de la Mosson (52 communes
héraultaises), élaborées sous l'autorité du préfet de l,Hérault

' la SLGRI du bassin du Vidourle élaborée sous l'autorité des Préfets du Gard et de l'Hérault (97 communes, dont 66 dans le
Gard et 3l dans l'Hérault)

' la SLGRI du bassin du Vistre élaborée sous l'autorité du Préfet du Gard (48 communes gardoises);

' la SLGRI du bassin de létang de Thau relative au TRI de Sète (26 communes héraultaises), élaborée sous l,autorité du préfet
de l'Hérault.
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La Stratégie Locale de Gestion des Risques d'lnondations des bassins versants de l'Orb du Libron et de l,Hé-
rault

* La mise en place de la SLGRI des bassins versants de l'Orb, du Libron et de l'Hérault

La SLGRI des bassins de I'Orb, du Libron et de l'Hérault relative au territoire à risques importants d'inondation (TRl) de Bé-
ziers-Agde a été élaborée sous l'autorité des Préfets de l'Hérault, du Gard et de lAveyron.

La démarche est portée et animée par les deux syndicats de bassins, établissements publics territoriaux de bassin (EpTB) :
le syndicat mixte des Vallées de I'Orb et du Libron (SMVOL) et le syndicat mixte du bassin du Fleuve Hérault (SMBFH). Elle est
coordonnée par la direction départementale des territoires et de la mer de l'Hérault (DDTM), en lien avec la DDTM du Gard et
avec la DDT de lAveyron.

Les structures concernées par les actions de prévention des risques dans ces bassins sont associées à la démarche et ont
été désignées parties prenantes à lélaboration, au suivi et à la mise en æuvre de la stratégie locale par arrêté des préfets de
l'Hérault, du Gard et de lAveyron du 5 juillet 2016.

Le projet de SLGRI a été mis à disposition du public et soumis à la consultation des parties prenantes et du préfet coordon-
nateur de bassin. Au terme de ces consultations, la stratégie locale des bassins versants de I Orb, du Libron et de l'Hérault a été
approuvée par les Préfets de l'Hérault, du Gard et de lAveyronle24 avril2017.

Les parties prenantes sont associées à la mise en æuvre de la SLGRI et à son suivi pour la période 2022-2027.

* Les acteurs de la SLGRI

Les communes incluses dans leTRl et dans le périmètre de la SLGRI n'assurent pas directement la gouvernance de la SL-
GRI des BassinsVersants de l'Orb, du Libron et de l'Hérault. ll s'agit d'une mission qui relève des parties prenantes suivantes :. Létat

' Les 2 EPTB (établissements publics territoriaux de bassin ) porteurs de la SLGRI : le SMVOL (Syndicat mixte des vallées de
I'orb et du Libron) et le SMBFH (syndicat mixte du bassin du fleuve Hérault )

' Les collectivités territoriales; Conseil Régional Occitanie, Conseil départemental de l'Hérault, Conseil départemental du
Gard;

' Les22 EPCI à fiscalité propre concernés, les communautés d'agglomération et communautés de communes du périmètre
de la SLGRI;
. Les 6 structures porteuses de Schéma de cohérence territoriale ;. Les présidents des deux CLE;

' Les chambres consulaires : Chambre de Commerce et d'lndustrie Languedoc Roussillon et Chambre dAgriculture de
l'Hérault;

' Les autres structures concernées : Syndicat lntercommunal dAménagement et de Travaux sur lOrb entre Béziers et
la Mer (SIATOBM) ; Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) Ganges Le Vigan ; le parc naturel régional du Haut
Languedoc; le Service d'incendie et de secours (SDIS) de l,Hérault.

La DDTM 34 est chargée de coordonner le suivi de la mise en oeuvre de la SLGRI Orb Libron Hérault, sous l'autorité des pré-
fets de l'Hérault, du Gard et de lAveyron.

La portée juridique du PGRI

Selon le PGRI2022-2027 <Rhone Méditerranée>:
<Le PGRI est opposable à hdministration et à ses décisions. tl est également opposable aux porteurs de projets nécessitant une

déclaration, enregistrement, outorisotion notomment au titre de ta loi sur I'eau (article L. 214-2 du code de i'environnement) ou
au titre de Ia législation relative aux installations classées pour la protection de I'environnement (ICPE) (article L. 5l 2-l du code de
l'environnement).

Une intervention individuelle contraire aux principes du PGRI ne pourra donc pas être attaquée en soi ; seule la décision adminis-
trative ayant entraîné, permis ou autorisé cette intervention pourra être contestée en justice, s'i! s'avère qu'elle est incompatible avec
les dispositions intéressées du PGRI.

Le PGRI (les grands obiectifs, les obiectifs et les dispositions) est opposable à toutes tes décisions administratives prises dans
le domaine de lhau et aux PPRI, ainsi qu'aux documents d'urbanisme (SCoT et, en I'absence de SCoT, pLlJ et pLIJi), dans un rap-
port de compatibilité de ces décisions avec le PGRI Lorsque le PGRI est approuvé, ces décisions administratives doivent être, si
nécessaire, mises en compatibilité dans un délai de 3 ans,

Cette notion de compatibilité est moins contraignante que celle de conformité puisqu'il s'agit d'un rapport de non-contradiction
ovec les options fondomentales du plon de gestion. Cela suppose qu'il n'y ait pas de contradiction majeure entre Ie PGR1 et la déci-
sion concernée.>

Le positionnement de la Commune de Cers au sein de ces olans

La Commune de Cers intègre le Plan de Gestion des Risques lnondation du Bassin Rhône-Méditerranée, te Territoire
à Risque lmportant Béziers-Agde et donc de facto le périmètre de la stratégie Locale de Gestion des Risques d,lnonda-
tions des bassins versants de l,orb, du Libron et de l,Hérault.
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Les orientations du PGRI concernant le PLU de Cers

Le positionnement de la commune au sein de ces

plans implique que le SCoT qu'elle intègre soit compa-
tible avec le PGRI.

Pour la Commune de Cers, le PGRI n'est pas directe-
ment opposable au PLU. Le PLU s'inscrit toutefois dans

lbbjectif <Respecter les principes d'un aménagement
du territoire intégrant les risques d'inondationsD au tra-
vers du respect des dispositions suivantes:

* D 1-6 Éviter d'aggraver la vulnérabilité en orientant le

développement urbain en dehors des zones à risque

<<La maîtrise de I'urbanisation en zone inondable est une

priorité et nécessite une bonne prise en compte du risque

inondation dons I'aménagement du territoire, ou travers des

documents d'urbanisme et de plonification à une échelle compotible avec celles des bassins versonts, notamment les schémas de

coh é ren ce te r r i to r i a I e (SCoT ).>

Sur la commune de Cers, cette disposition se traduit par le respect des dispositions du PPRI.

* D l -8 Valoriser les zones inondables et les espaces littoraux naturels

<Les collectivités seront incitées à mettre en oeuvre des politiques de valorisation des zones exposées aux risques afin d'y déve-

Iopper ou d,y maintenir, notamment via des documents dlurbanisme ou des politiques foncières, des activités compatibles avec Ia

piisence di risque inondation que ce soit des activités économiques agricoles ou portuoires, ou de préserver ou aménager d'autres
-espoces 

tels que espaces naturels préservés, ressources en eau, parcs urbains, iardins familiaux, terrains sportifs, etc').

Ces espaces contribuent également à la qualité du cadre de vie. Dans ce codre, il pourro être envisagé de développer l'action des

établissàments pubtics fonclers pour leur ptermettre d'évaluer Ies conditions et les modalités éventuelles d'une intervention future

sur Ia problématique des inondations.>

* D 1-9 Renforcer la prise en compte du risque dans les projets d'aménagement

<Lorsqu,ils sont outorisés por les ppR!, il est recommandé que les proiets urbains d'une certaine ampleur (Opération d'lntérêt Na-

tional, opération ANRI), éio-quartiers...) intègrent dès l'amont - au stade de Ia conception - la question de la vulnérabilité au

risque inondation, en sus des prescriptions des PPR lorsqu'elles existent'

1 s'agira de bâtir des quortiers résilients, à travers des solutions techniques ou organisationnelles à développer (adaptobilité du

bâti et des formes urbaines, sensibilisation des habitants, organisation de I'alerte et de !'évacuation, dispositifs constructifs, etc,).>

* D 2-1 Préserver les champs d'expansion des crues

<llarticle L.2l I -l du code de l'environnement rappelle I'intérêt de préserver Ies zones inondables comme élément de conservotion

du libre écoulement des eaux participant à la protection contre les inondotions'

Les champs d'expansion des crues sont définis comme les zones inondables non urbanisées, peu urbanisées et peu aménagées

dons Ie lit majeur et qui contribuent au stockage ou à l'écrêtement des crues.

Les champs d'expansion de crues doivent être conservés sur I'ensemble des cours d'eau du bassin. Les documents d'urbanisme

ygfuT, pLU...) doivent être compatibles avec cet objectif. Ce principe est par ailleurs un des fondements de I'éloboration des PPRI

(orticle L. 562-8 du code de l'environnement),>

La compatibilité du PLU avec le PGRI (Bassin Rhône-Méditerranée),

En n'autorisant que des usages du sols et des destinations des constructions compatibles avec le PPRI,

En renforçant les destinations agricoles et naturelles de la plaine de lbrb,

En inscrivant des dispositif de rétention et de compensation des eaux pluviales dans les principaux projets d'aménagement,

en luttant contre les inondations et contre la dégradation de la qualité des eaux de ruissellement par la dépollution des eaux

pluviales,

En préservant les zones humides, les champs dêxpansion des crues, les cours d'eau,

En n'autorisant que des projets compatibles avec les enjeux liés aux risques d'inondation,

Le pLU est compatible avec les orientations du PGRI 2022-2027 <Bassin Rhône-Méditerranée>.
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4. Lr scnÉmn DIREcTEUR DEs EAUx pLUVtALEs

objet du présent zonage et règlement de gestion des eaux pluviales

La Communauté dAgglomération Béziers-Méditerranée (CABM) est compétente en matière de gestion des eaux pluviales
urbaines depuis le l er janvier 2020. Afin d'aborder cette compétence dans les meilleures conditions, elle a élaboré un dia-
gnostic des réseaux et ouvrages de gestion des eaux pluviales qui a mis en évidence des insuffisances en terme de capacité
des réseaux, et des mesures de gestion alternatives (rétention, infiltration, ...) insuffisantes.

Le territoire est particulièrement sensibilisé à la qualité de ses eaux (nappe phréatique, cours d'eau, eaux littorales). C,est
pourquoi la CABM a élaboré un schéma directeur ainsi qu'un zonage d'assainissement des eaux pluviales. Celui-ci a pour ob-
jectif de permettre une meilleure prise en compte de la gestion des eaux pluviales et de limiter l'impact du déveloipement
urbain:

' Limiter l'imperméabilisation des sols et progressivement introduire la désimperméabilisation dans les politiques
d'aménagement;

' Compenser systématiquement I'imperméabilisation des sols par des mesures de rétention à la parcelle;

' Sensibiliser la population et les porteurs de projets à la gestion des eaux pluviales;

' Diffuser et développer l'usage de techniques alternatives au < tout tuyau >.

De ce fait le règlement constitue un ensemble de mesures favorables à lênvironnement en limitant les rejets dans le milieu,
en améliorant leur qualité et en réduisant les risques de ruissellement.

Diagnostic des réseaux d'eaux pluviales

Le Schéma Directeur des Eaux Pluviales de la CABM a été réalisé par le cabinet détudes ARTELIA en2O17-2018. ll a permis
de recenser les réseaux d'eaux pluviales et leur capacité.

A Béziers, on trouve dans le centre ville et les faubourgs un réseau principalement de type unitaire, c'est à dire collectant à
la fois les eaux pluviales et les eaux usées, estimé à environs 75km de canalisations.

Partout ailleurs, dans les quartiers plus récents de la ville-centre ainsi que dans les autres communes de l'agglomération, on
trouve des réseaux de type séparatifs, dédiés à la collecte des seules eaux pluviales. On estime ces réseaux (canalisations et
fossés) à 435 km environs.

Le diagnostic quantitatif du Schéma Directeur des Eaux Pluviales de l'agglomération a permis d'identifier de nombreux dys-
fonctionnements sur le réseau pluvial des communes membres. Le réseau d'eaux pluviales du territoire connaît de multiples
sous-dimensionnements.

Obiectifs du zonage et du règlement

Lbbjet du présent règlement est de définir les mesures particulières prescrites sur le territoire de la communauté d'agglo-
mération en matière de maîtrise des ruissellements, de traitement et de déversement des eaux pluviales dans les réieaux
publics enterrés ou à ciel ouvert. ll précise en ce sens le cadre législatif général.

Conformément à l'article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, létude du zonage d'assainissement plu-
vial de la CABM a fixé les objectifs suivants:

' La maîtrise des débits de ruissellement et la compensation des imperméabilisations nouvelles et de leurs effets, par la
mise en æuvre de techniques de stockage des eaux;

' La mise en oeuvre de mesures préventives et conservatoires pour ne pas augmenter les débits par temps de pluie dans
les réseaux et vallons;

' La préservation des milieux aquatiques, avec la lutte contre la pollution des eaux pluviales par des dispositifs de
traitement adaptés, et la protection de l'environnement.

En effet, la réglementation fixée par le présent zonage d'assainissement pluvial prend en compte de manière beaucoup plus
nette le milieu récepteur en intégrant non seulement une protection de la qualité des eaux, mais également une gestion des
quantités d'eaux rejetées dans le milieu naturel. Cette vision globale de la protection des eaux imfosg dans la majorité des
cas, l'application de nouvelles techniques de gestion des eaux pluviales.
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Rèslessénérales

a) Le raccordement des eaux pluviales au réseau d'assainissement des eaux usées ou au système d'assainissement auto-

nome est interdit.

b) ll est demandé de compenser toute augmentation du ruissellement induite par de nouvelles imperméabilisations de

sols (création, ou extension de bâtis ou d'infrastructures existants), par la mise en æuvre de dispositifs de stockage des eaux

pluviales à la parcelle (bassin d'infiltration ou rétention) ou d'autres techniques alternatives*.

Les imperméabilisations nouvelles doivent être compensées à hauteur de 130 litres / m2 imperméabilisé (minimum) avec un

débit de fuite maximum de 50 l/s par ha imperméabilisé.

En cas d1mpossibilité d'infiltration (ou de débit d'infiltration insuffisant) et d'absence d'exutoire, un épandage diffus pourra

être envisagéau débit réglementé de 5 l/s/ha imperméabilisé sous réserve d'acceptation de la commune.

Le volume de rétention à mettre en æuvre est dans ce cas de :170 l/mz imperméabilisé'

c) La vidange du volume stocké doit prioritairement se faire par infiltration et non pas raccordement au réseau public.

d) pour les permis de construire passant par une démolition du bâti existant, le dimensionnement des ouvrages devra

prendre en compte la totalité des suifaces imperméabilisées de l'unité foncière, quel que soit son degré d'imperméabilisation

antérieur.

e) Dans le cadre des opérations d'urbanisation groupées (lotissement, ZAC...),les ouvrages de stockage devront nécessaire-

ment être communs à l'ensemble de lbpération rfin déuit"r un stockage sur chaque lot. Les ouvrages de stockage créés dans

le cadre de permis de lotir devront être dimensionnés pour la voirie et pour les surfaces imperméabilisées totales susceptibles

dêtre réalisées sur chaque lot.
* Les techniques alternatives complètent ou se substituent à l'assainissement classique par collecteur' Elles ont pour fonc-

tion principale de limiter les débits de pointe en aval afin déviter une concentration des eaux dans des réseaux saturés :

. par infiltration lorsque les sols y sont favorables et hors périmètres de protection de captage,

. par stockage temporaire des eaux de pluie avant leur restitution à débit contrôlé dans le réseau aval (collecteurs,

caniveaux, fossé ...) si l'infiltration est impossible ou interdite,

. par combinaison du stockage temporaire et de I'infiltration.

Zonage pluvial

Le zonage distingue 2 types de zones :

. Zone Ep6 : aucune prescription particulière nêst imposée en plus des règles indiquées ci-dessus. La technique de

stockage est libre au choix du pétitionnaire en évitant les ouvrages enterrés (sauf tranchées drainantes et voirie en

structure réservoir).

. ZoneEpl : il s'agit des secteurs à urbaniser (zones AU des PLU) des communes où il est demandé de mettre en place de

la gestion des eaux pluviales par des techniques alternatives de gestion des eaux pluviales à la source en évitant le < tout

tuyau u. Les ouvrages de stockage enterrés (sauf tranchées drainantes et voirie-réservoir) sont interdits (sauf dérogation

exceptionnelle).

Portée du zonage et rèqlement de gestion des eaux pluviales

Le zonage et le règlement de gestion des eaux pluviales sont opposables à tout demandeur d'autorisation d'urbanisme, ils

s'appliquent à tout projet de création, extension, ou reconstruction de bâtis ou d'infrastructures existants.

Hormis dans le cas de ces projets, les bâtis et infrastructures existants ne sont pas tenus de s'y conformer.

La compatibilité du PLU avec le SDEP de la CABM

L,ensembte des projets autorisés par le PLU seront compatibles avec le règlement du SDEP de la CABM
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illustrotion 188, Carte des zonages des eaux pluviales Commune de Cers
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V. LA LOI MONTAGNE ET LA LOI LITTORAL
La loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dite ( Loi Montagne >, constitue en

France le principal cadre législatif spécifiquement destiné aux territoires de montagne.

La loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite ( Loi Littoral>, est une

loi française qui vise à encadrer l'aménagement de la côte pour la protéger des excès de la spéculation immobilière et à per-

mettre ie libre accès au public sur les sentiers littoraux. La loi comporte un ensemble de mesures relatives à la protection et à

l,aménagement du littoral et des plans d'eau intérieurs les plus importants.

La commune de Cers n'est pas une (commune de montagneD, au sens de I'article 5 de la loi n'85-30 du 9ianvier 1985

relative au développement et à la protection de la montagne.

Ef le n'est pas non plus classée (commune littorale> au sens des articles L.321'2 et R. 321-1 du Code de l'Environne-

ment.

épartement de I Hérau It Loi montagn e Loi Litto ra

:

Communes en loi littorale
i Communes en loi montagne

lËçï#ptr
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VI. LES PLANS ET PROGRAMMES RELATIFS À HENVIRONNEMENT

1. Lr ScxÉmn RÉaprunl o'AtvtÉruncemrrur ET DE DÉvelopprmrrur Dunnelr ou Tmnrrorne
(SRADDT}

La définition, les objectifs et la notion de compatibilité du s.R.A.D.D.T.

' ll s'agit d'un document définissant les objectifs de la région en matière de :

' Localisation des grands équipements, des infrastructures et des services d'intérêt général ;

' Développement des projets économiques porteurs d'investissements et d'emplois;

' Développement harmonieux des territoires urbains, périurbains et ruraux;

' Protection et de mise en valeur de I'environnement, des sites, des paysages et du patrimoine naturel et urbain;
. Réhabilitation des territoires dégradés;

. Prise en compte de la dimension interrégionale et transfrontalière.

Le S'R.A.D.D.T' a pour fonction dêtre un référentiel régional destiné à influencer l'action des autres collectivités territoriales
et un référentiel pour le Conseil Régional destiné à orienter et territorialiser ses propres politiques. ll est utilisé par le Conseil
Régional comme un instrument de négociation avec l'État, comme une incitation à l'implantation dans des programmes
interrégionaux et comme une préparation à la mise æuvre de grands projets territoriaux. Le schéma régional est élaboré à
partir d'enquêtes, d'entretiens et de réunions sur le terrain. L'ensemble des acteurs institutionnels et socio-économiques ont
été sollicités. Le S.R.A.D.D.T' est élaboré pour cinq ans par le Conseil Régional sous légide de la Préfecture de région.

Sans être opposable aux particuliers, il définit, pour les aménageurs partenaires des régions et de l'État, les principaux ob-
jectifs relatifs à une localisation plus cohérente des grands équipements, des infrastructuies et des services d'intérêi général,
afin que ceux-ci concourent mieux à I'efficience des services publics. ll doit prendre en compte les < zones en difficùlté > et
encourager les projets économiques permettant un développement plus harmonieux des territoires urbains, périurbains et
ruraux.

Le S.R.A.D.D.T. Lan guedoc-Roussillon

Le S.R.A.D.D'T a été adopté le 20 octobre 1999 pour servir de référence à la négociation du Contrat État Région 2000-2006.
llassemblée Régionale a décidé de lancer la réalisation du S.R.A.D.D.T le 25 avril 2006. Celui-ci a été adopté pàr le Conseil Ré-
gional le 25 septembre 2009.

La région Languedoc Roussillon se donne trois paris d'avenir à l'horizon 2030:
Le pari de l'accueil démographique

' Le Languedoc-Roussillon doit continuer d'accueillir de nouvelles populations. Lbbjectif de population est de 500 000 à
800 000 habitants supplémentaires d'ici 2030. pour cela, la région doit:
. Rester durablement attractive pour les actifs;

' Construire un modèle dbrganisation durable de I'espace pour accueillir dans de meilleures conditions;

' Promouvoir une répartition spatiale plus équilibrée de la population et de l'emploi.

[e paride la mobilité

' Assurer un meilleur accès aux ressources de formation, emploi, culture, loisirs, ...

' Favoriser les mobilités physiques et virtuelles (armature ferroviaire fluide, aménagement numérique régional, mobilités
de proximité du rables).

Le pari de lbuverture
. Tirer parti du dynamisme des régions voisines;

. Engager de nouvelles coopérations à l'échelle Sud de France;

. Prendre sa place à léchelle méditerranéenne avec de nouveaux échanges.

Le SRADDT définit 4 grandes entités géographiques. Cers intègre le < quadrilatère languedocien > autour de Béziers- Nar-
bonne.

Cet espace est identifié, d'une part, par sa position au coeur des influences métropolitaines du grand Sud français et eu-
ropéen et, d'autre part, par un potentiel de développement confirmé par son dynamisme démogiaphique. Un autre atout
important de ce secteur est celui de la culture urbaine ancienne avec des centres historiques bien identifiés et un patrimoine
considérable. La vision régionale validée en Conseil Régional le 19 décembre 2008 indique que ( tout lênjeu de cet espace
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est que ce potentiel ne se transforme pas en carrefour traversé de flux > mais << dans la consolidation d'un modèle spécifique

de développement ) qui prend en compte les potentialités de croissance dans un souci de < qualité environnementale du

développement urbain et d'invention de formes urbaines, de maîtrise du développement et de gestion urbaine susceptibles

de se dlffuser à léchelle de la région. Ce pourrait être le creuset du laboratoire régional du XXI ème siècle en ce domaine. >

2, Lr Pmru Cumnr

Un plan Climat a été adopté par la région Languedoc-Roussillon le 25 septembre 2009. Celui-ci concerne l'ensemble des 1

546 communes de la région, soit environ 2,5 millions d'habitants.

Définition du Plan Climat

Le plan Climat est un projet territorial de développement durable dont la finalité première est la lutte contre le changement

climatique.

Les objectifs du Plan Climat du Languedoc-Roussillon

Un certain nombre dbbjectifs, répartis en deux thématiques ont été spécifié dans le Plan Climat du Languedoc-Roussillon :

1. Agir pour limiter les émissions de gaz à effet de serre en Languedoc-Roussillon

- Réduire I'usage de la voiture et renforcer l'inter modalité;

- Rénover et construire avec l'exigence de performance énergétique;

- Promouvoir la ville durable;

- lnvestir dans les énergies renouvelables.

2. Prévoir et s'adapter aux évolutions du climat
- Accompagner l'adaptation des secteurs agricoles et sylvicoles;

- S'engager pour une gestion durable de la ressource en eau;

- Anticiper et s'adapter à lévolution du trait de côte;

- Accompagner le secteur touristique;
- Accompagnement de la région pour lélaboration de Plans ClimatTerritoriaux.

La notion de compatibilité du Plan Climat

Un plan Climat doit être en compatibilité avec les objectifs définis dans le Schéma Régional Climat Air Energie (S.R.C.A.E.) en

termes de développement des énergies renouvelables, de maîtrise de lénergie et de qualité de l'air. En outre, les S.Co.T et les

P.L.U doivent prendre en compte les objectifs fixés par le Plan Climat'

3. Lr SçrÉrun RÉcloruru DU CLMAT, DE LAIR Er DE L'ÉNERGE (SRCAE)

La définition du S.R.C.A.E.

Le Schéma Régional du Climat, de lAir et de l'Énergie constitue un cadre de référence permettant d'assurer la cohérence

territoriale des pàlitiques menées dans les domaines du changement climatique, de la qualité de l'air et de lénergie.

ll été instauré par l,article 6g de la Loi n"2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.

ses modalités délaboration sont précisées par le décret n"2011-678 du 16 juin 2011 relatif aux schémas régionaux du climat,

de l'air et de lénergie.

Co-élaboré par le préfet de région et le président du Conseil Régional, il doit servir de cadre stratégique régional pour faci-

liter et coordonner les actions menées localement en faveur du climat, de l'air et de lénergie, tout en contribuant à l'atteinte

des objectifs nationaux dans ces domaines.

La notion de compatibilité

Les plans de Déplacements Urbains (p.D.U), les Plans Climats Energie Territoriaux (P.C.E.T) et les Plan de Protection de [At-

mosphère (p.p.A) doivent être compatibles avec le Schéma RégionalClimat Air Energie. Les Schémas de CohérenceTerritoriale

(S.Co.T) et les Plans Locaux d'Urbanisme (P.L.U) doivent quant à eux, prendre en compte le contenu du S.R.C.A.E'

Le S.R.C.A.E. du Languedoc-Roussillon

Le SRCAE Languedoc-Roussillon a été annulé en novembre2O17.
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4, Lr Pmru Cumnr Erurncle TrnnnonlRr (PCET)

La définition des P.C.E.T.

Le Plan Climat Energie Territorial (P.C.E.T.) est un projet territorial de développement durable dont la finalité première est la
lutte contre le changement climatique. lnstitué par le Plan Climat national et repris par la loi Grenelle I et le projet de loi Gre-
nelle ll, il constitue un cadre d'engagement pour le territoire.

Le P.C.E.T. vise deux objectifs :

' l'atténuation, il s'agit de limiter l'impact du territoire sur le climat en réduisant les émissions de gaz à effet de serre (GES)
dans la perspective du facteur 4 (diviser par 4 ces émissions d,ici 2050) ;

' l'adaptation, il s'agit de réduire la vulnérabilité du territoire puisqu'il est désormais établi que les impacts du changement
climatique ne pourront plus être intégralement évités.

Le P.C.Ë.T. vient s'intégrer au projet politique de la collectivité. Si un Agenda 21 local pré-existe, le P.C.E.T renforce le volet <
Energie-Climat > de celui-ci. Dans le cas contraire, le P.C.E.T peut constituer le premier volet d'un futur Agenda 21.

Le Grenelle de l'environnement a rendu ces plans climat énergie territoriaux obligatoires pour les collectivités de plus de
50 000 habitants' Cette loi du 12 juillet 2010 (article 68) a également mis en place les Schémas Régionaux Climat Air Ènergie
(S.R'C.A.E.), afin de définir les orientations régionales et notamment coordonner les différents p.C.E.T.

Compatibilité et prise en compte

La loi Grenelle ll met en place autour des P.C.E.T une nouvelle architecture aux effets juridiques importants. D'une part, les
P.C'E.Tdoivent être compatibles avec les orientations des 5.R.C.A.E et d'autre part, les documents d'urbanisme doivent prendre
en compte les P.C.E.T qui concernent leur territoire, conformément aux articles L.122-1-12e|L.123-1-9 du code de I'urbanisme.

La prise en compte signifie que les documents d'urbanisme et donc les P.L.U ne doivent pas ignorer les P.C.E.T qui couvrent
leur territoire, c'est à dire sécarter des objectifs et des orientations fondamentales des p.C.E.T.

Le Plan Climat Énergie Territorial du Conseil Départemental de I'Hérault

Voté début 2013, le Plan Climat Énergie Territorial du département présente le plan d'action envisagé pour la période 2013-
2018. ll doit permettre de répondre à 4 axes stratégiques :

1. Aménagement et urbanisme ( post-carbone >

2. Lutte contre la précarité énergétique
3. Adaptation au changement climatique
4. lntégration du facteur 4 dans les transports et les bâtiments

16 actions ont été déclinées:
1. Lutter contre l'étalement urbain
2.a Accompagner la mise en æuvre de projets durables dans les contrats de territoire
2.b Faire du département de l'Hérault un territoire bas carbone
3. Lutter contre la précarité énergétique sous tous ses aspects
4' Conforter la qualité et les performances énergétiques des bâtiments durables sous maîtrise dbuvrage du Conseil Général
5. Garantir la performance énergétique des logements avec des loyers toujours accessibles
6. Accompagner les partenaires publics et privés dans leurs projets de lutte contre le changement climatique
7' Construire un programme de sensibilisation des acteurs et du grand public aux impacts du changement climatique sur le

département de l'Hérault
8. Adapter le cadre bâti aux effets du changement climatique
9. Rationaliser les usages de la ressource en eau sur le territoire de l'Hérault
10. Adapter la stratégie touristique départementale aux effets du changement climatique
1 1. lmpulser la démarche < Bâtiments durables méditerranéens > dans les préconisations départementales
12. Favoriser les déplacements et la mobilité durable
13. Routes durables pour moins de gaz à effet de serre
14. Mise en place de télé-centres départementaux
15. Optimiser lbccupation des bureaux départementaux
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5. Lr Pmru RÉcpnnl Dr Ln QunurÉ Dr l'Aln (PRQA)

Le plan régionalde la qualité de l'air (PRQA) est un outil dbrientation (vis-à-vis de Ia lutte contre la pollution atmosphé-

rique), que I État français impose aux régions administratives en leur faisant obligation tous les cinq ans :

. De faire le point sur létat de la qualité de l'air (émetteurs, surveillance, santé),

. De proposer des axes de Progrès,

- De mettre en place des indicateurs.

Les pReA sont cadrés par la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de lénergie. Le PRQA de la région Languedoc-Roussillon a

été adopté par le Préfet le 16 novembre1999.Ses principales orientations sont les suivantes:

. Développer la surveillance de la qualité de l'air,

. Améliorer la connaissance des effets sanitaires,

. Améliorer la connaissance des impacts,

. Maîtriser les émissions atmosphériques

. Maîtriser les déplacements,

. Améliorer la qualité de l'information et sa diffusion.

6. Lr ScsÉrvrn RÉctonru DE CoHÉREruce ÉcoloclQuE

Objectifs et contenu du Schéma Régionalde Cohérence Écoloqique

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) est un document cadre élaboré dans chaque région, mis à jour tous

les 6 ans et suivi conjointement par le Conseil régional et l'État en association avec un Comité régional trame verte et bleue

(CRTVB).

Ce schéma est un outil récent qui vise la protection de certaines ressources naturelles (biodiversité, réseau écologique, ha-

bitats naturels) et l'atteinte du bon état écologique de l'eau imposé par la Directive Cadre sur l'Eau' ll constitue lbutil régional

de la mise en æuvre de la Trame verte et bleue (TVB).

Le SRCE comprend notamment:

. un diagnostic du territoire régionat portant sur la biodiversité et ses interactions avec les activités humaines et une présen-

tation des enjeux relatifs à la pré-servation et à la remise en bon état des continuités écologiques à léchelle régionale,

. un volet présentant les continuités écologiques retenues pour constituer la Trame verte et bleue régionale et qui identifie

les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques,

. un plan d,action stratégique, qui présente les outils de mise en oeuvre mobilisables pour atteindre les objectifs du SRCE et

précise des actions prioritaires et hiérarchisées,

. un atlas cartographique au 1/1 00 000 é.", qui identifie notamment les éléments retenus dans la trame verte et bleue,

' un dispositif de suivi et d'évaluation de la mise en oeuvre du schéma'

Les implications juricliques clu schéma régional cle cohérence écologique

Le schéma régional de cohérence écologique est opposable juridiquement dans son entier aux documents d'urbanisme et

aux projets de l'ftat et des collectivités territoriales, sans pour autant être un frein ni un obstacle à l'aménagement du territoire

mais plutôt un cadre pour la cohérence écologique de ce dernier'

Seule obligation légale et réglementaire: les collectivités et leurs groupements et les projets de I'Etat doivent prendre en

compte te sÀcr. oe fiit, le SRCI s'applique aux documents d'urbanisme pour leur élaboration et leur révision. C'est notam-

1-n"ni l" Scot qui constitue le maillon essentiel entre le SRCE et les projets et les documents de planification locaux.

Le régime juridique applicable aux réservoirs de biodiversité et aux corridors écologiques est identique. Seules les recom-

mandations peuvent différer en fonction des enjeux de fonctionnalité qui les concernent.

Le SRCE nédicte pas de nouvelles règles touchant au droit du sol et de la construction ni d'interdiction ou d'encadrement

des pratiques professionnelles et des activités économiques. ll formule des recommandations visant à I'amélioration des

connaissances, de la gestion et de la protection des continuités écologiques.

Le SRCE Languedoc-Roussillon

Le SRCE Languedoc Roussillon a été adopté le 20 novembre 2015 par arrêté du préfet de région, après approbation par le

Conseil régional le 23 octobre 2015.

Ce document comporte notamment une cartographie au 1/1 00 000è'" des continuités écologiques à enjeu régional, oppo-

sable aux documents d'urbanisme, et un plan d'action.
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Le diagnostic du SRCE a mis en avant pour tout le Languedoc-Roussillon un certain nombre de zones ayant un rôle de réser-
voirs de biodiversité ou de corridors écologiques.

Les enieux identifiés par le sRcE Languedoc-Roussillon sur la commune
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique identifie dans un atlas cartographique différentes sous-trames d,importance

régionale sur le territoire communal de Cers . Les éléments sont représentés sur la carte suivante.

+"
Trame vertê

Réservolrs de blodlvers[té

I Cultures annuellEs

E Cultures perennes

f Milleuxouverls

I Mllleux semi-ouverts

Conldo's écologlques

@Foret

El Milieux semi-ouverts

fl Limites communâlos dê Cers

['-'-.i Secteurs prévus pour
l'extension de l'urbanisation

1(x)Om

Mallre d'ou[agE : Commun€ de C€rs
Rôallsâdn : CBE, aott 2022
Source : OREAL Occilsnlâ, OptrStredMap

illustration 189. Éléments de fonctionnatité écologique de la trame verte du SCRE vls-ù-vis de la Commune Cers et des secteurs
prévus pour I'extension de l,urbonisatîon
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Révision du PLU de Cers (34)
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Maltre d'ouuage I Cgmmuno dè Ctrs
.i Rêallsato : CBE. ætt 2023

Source : DREAL OccilanlE, OpÊnstrêêtMap

illustrotion 1go. Éléments de fonctionnotité écologique de la trame bleue du SCRE vis-à-vis de Ia Commune Cers et des

secteurs prévus pour I'extension de l'urbsnisation

Cers présente un village positionné au sud-ouest du territoire, en limite avec l'urbanisation de Villeneuve-lès-Béziers, et en

avant scène du canal du Midi et de ses alignements de platanes.

Cette disposition de l,urbanisation laisse la place à de vastes espaces dominés par les milieux agricoles ouverts et semi-ou-

verts, avec la viticulture comme élément majoritaire du paysage. Ce sont sur ces secteurs les plus à l'est du territoire, que sont

répertoriés les enjeux notoires en matière de biodiversite avec la présence d'une Zone Naturelle d'lntérêt Écologique Fau-

nistique et Floristique (ZNIEFF), une Zone de Protection Spéciale (ZPS) et des réservoirs et des corridors de biodiversité. Ces

milieux hébergent une faune et une flore typique des mosatques agri-naturelles. La préservation d'une majeure partie de ces

sites, via notaÀment le maintien de I'agriculture et des continuités écologiques, s'avère ainsi prépondérante.

De fait, le pLU a cherché à définir une trame verte et bleue pertinente et fonctionnelle adaptée au territoire.

La prise en compte du Schéma Régional de Cohérence Écologique dans le PLU

Le plan stratégique du SRCE Languedoc-Roussillon présente plusieurs enjeux déclinés en objectifs, qui sont pris en compte

dans le projet dàménagement et de développement durables de la commune, comme le montre le tableau suivant'
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Enjeu t: lntégration des
continuités écologiquer dans
les potitidres publiques

Obiectif 1 : DÉdiner le SRCE dÈn! lËs document!
d'oriÊntation stratÉgiques
Objectif 2 : Décliner tes orientdtions du SRCE dans les
politiguec de FroteÊtion et de gertion des mitieux
naturelt

Hors cadre FLU

Enjeu 2 : Ménager le territoire
par l'intÉgration de la trame
verte et bleue dans les
décisioru d'aménagement

Ohjectif 1 : funÉlioration de l'accès aux donnÉes et
approfondissement des connaisrances
Obiectif 2 : Sensibilisatisn de5 act€urs du territqire
Obiectif 3: Aménagement du territoire compatible
avec le maintien et ld re5tËuration des continuités
êcofogiques

Axe 2 : Mettre en valeur
l?nvironnement naturet, ler paysryes et
prÉserver la qualité de vie
- FrÉserverles ÈlÉmena mojrurs de

ùbdiuersird
- fienforcer les contjnuftés ÉcoJosicues

Enjeu 3: Transparence des
infrastruEtures pour le
maintien Ët la rertôurôtion
des sontinuitÉs Écologiques

Objectif 1: Amélioration de I'accÈs aux données et
approfo ndissÊment des connaissànces
CIbjectif 2: flestauration €t prÉservation dë
rontinuitêr écologiques
ObjeAif 3 : Prise en cornpte des continuirés
écolagiques dans la conception de nouvelles
infrastrustures

Axe I : Mettre en valeur
l'enuironnemrnt naturel, les payrages et
prÉserver la qualité de vie
- PrÉserverles élÉlnents mojeurs de

ôbdiuersité
Renforcer les ænfinuitÉs écvlogiques

Enjeu 4: Des
agricoles et
favsrables
fonctionnernent

au bon

pratiques
foreEtièrer

Obiectif 1 : Encourager les pratiques culturôlej
favsrabler aux continuitÉs Ëcologiques
Objeaif 2: Soutenir la gestion clÊs coupuret de
cornbustible en zone agricole en cohÉrence avec la
ïvs
Objectif 3: lntégrer les résuhat5 des recherches sur
l'adaptafon del pnrtiques sylvicoles au*
changements clirnatioues

Axe ?: Mettre en valqlr
l'environnement ïaturel, lm paysager et
prÊserver la qualité de vie
- FrËserverles Éléments majeurs de

àipdrversrté
- Renforcer /es confrn.ritÉt Écologiques

Enjeu 5 les conrinuités
écologiques des court d'eau
et des milieux htmides

ObjecEif 1 : Amélioration de l'accès aux donnÉes et
approfo ndissement des connaissances
Objectif 2 : Gestion et prÉservôtion des continuités
écotogiques
ObieEtif 3 : Restauration des rontinuité5 écologiques

Axe 2 : Mettre en valeur
l'environnement naturel, lm paysages et
prËserver la qualité de vie
- PrÉseruerles ëléments mojeurs ûe

àiodiuersiré
Renforcer les continuites Écologtigues
- ft.éserver la resrource en €au ef Jes

milieux oguotiques

Enjeu 6 Des milieux littorôux
uniques Êt vulnérablÊI

Objeeif l,: ArnÉlioration de l'accès aux donnÉes et
appmfo ndisrernent des connaissances
Obiecif 2 : Senribilisation dÊs artÊurs du territoire
Objeaif 3 : Restauration des continuitËs écologiques
Objectif 4: Gestion et prÉservation des continuitÉs
écologigues

Comrnune non concernÉe par les milleux
littoraux

Disposition du P.L.U.u

Les objectifs du SRCE ont été pris en compte dans le projet communal en préservant l'intégrité des réservoirs de
biodiversité identifiés (voir chapitre incidence sur la TVB).

A travers la délimitation des zones du règlement graphique et des orientations graphiques des OAB le pLU garantit
la préservation des trames vertes et bleues.
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CHAPITRE VI. ANALYSE LES INCIDENCES

NOTABLES PNÉVISIBLES DE LA MISE EN <rUVRE

DU PLAN SUR TENVIRONNEMENT

t:
1
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Cette partie du rapport de présentation propose une évaluation des incidences du projet de PLU sur lênvironnement.

Elle vise à identifier les impacts positifs et négatifs prévisibles des orientations du PLU en vue de garantir un projet en res-

pect des exigences de préservation et de mise en valeur de lênvironnement, conformément à l'article R 151-1 du Code de

i,Urbanisme. Ces exigences ont été intégrées en amont dans le processus délaboration des différentes pièces du PLU. Dès

lors, la déterminatioÀdu pADD, mais également des pièces réglementaires, s'est inscrite dans une logique de Développement

Durable, en s,appuyant sur les principÀs fondamentaux du Code de l'Urbanisme, notamment énoncés aux articles L. 10'l-1 et

1.101-2.

Cette partie précise également les précautions et les mesures prises par le PLU, en amont, dans le but déviter, réduire ou

compenser les impacts de certaines orientations du projet sur l'environnement.

I. LES INCIDENCES ET MESURES SUR LE MILIEU PHYSIQUE

1. Hnln

Cers appartient à la zone < Biterrois-Narbonnais > définie par AIR LR, dont l'indice Atmo est globalement bon dbctobre à

avril, mais devient médiocre au printemps et en été.

Hors période estivale, les conditions météorologiques sont peu favorables à la formation de lbzone' [indice OZONE est

donc majoritairement << Bon >.

1lensemble des polluants émis à léchelle de la Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée sont dus majoritaire-

ment à l'agriculture et au transport routier en proportion moindre.

Sur Cers, la qualité de l'air représente un enjeu modéré; en effet, la commune n'abrite pas de station dépuration, le trafic n'y

est pas comparable aux pôles urbains du territoire Biterrois même si l'autoroute A9 traverse la pointe nord communale. lJagri-

culture peut néanmoins être source de pollutions (produits phytosanitaires), cependant aucun levier d'action n'existe dans

le cadre du pLU pour encadrer les pratiques. Seul un travail de sensibilisation de la part de la mairie pourrait être prévu, avec

par exemple un engagement dans la démarche < 0 phyto > et un travail avec la profession agricole et en particulier viticole'

La Commune de Cers est peu concernée par les nuisances olfactives et les problèmes de qualité de l'air actuelle-

ment. Dans la mesure où les nouveaux secteurs ouverts à l'urbanisation sont relatifs à l'habitaL ceux-ci ne sont pas

susceptibles d,influer de façon significative sur la qualité de lhir de la commune Uincidence de la mise en æuvre du

PLU sur cette thématique est donc nulle.

2. Lrs ruulsRtucEs soNoREs

Le code de l,urbanisme et le code de l'environnement (article L.571-1et suivants) réglementent l'implantation des infrastruc-

tures de transports dans un milieu bâti ainsi que I'implantation des bâtiments aux abords des voies de circulation et des lieux

bruyants.

Les infrastructures de transport terrestre sont classées en 5 catégories selon le niveau de bruit qu'elles engendrent, la caté-

gorie 1 étant la plus bruyante. Un secteur affecté par le bruit est défini de part et d'autre du bord extérieur de la chaussée, ou

àu rail extérieur, de chaque infrastructure classée. Sur Sauvian, deux voies sont classées bruyantes :

. ta Ligne Montpellier - perpignan est classée en catégorie 1, la zone nécessitant des mesures d'isolement acoustique

pour les bâtiments nouveauxà vocation d'habitat, est de 300 m de part et d'autre du bord extérieur du rail extérieur.

. l,autoroute A9 est classée en catégorie 1, la zone nécessitant des mesures d'isolement acoustique pour les bâtiments

nouveaux à vocation d'habitat, est de 300 m de part et d'autre du bord extérieur de la chaussée.

. la RD612 est classée en catégorie 2, lazone nécessitant des mesures d'isolement acoustique pour les bâtiments

nouveaux à vocation d'habitat, est de 250 m de part et d'autre du bord extérieur de la chaussée.

Bien qu'une augmentation de la population communale soit prévue suite à la mise en æuvre du P.L'U., ces sources poten-

tielles de trafic supplémentaire seront très modérées comparativement à la fréquentation actuelle du territoire et n'auront pas

d'impact notable sur le bruit à Cers .

De plus, le projet de voie de contournement et de desserte des quartiers Nord et Est de Cers a notamment pour objectifs de

fluidifier la circulation et de désengorger le centre bourg.

Ainsi, la mise en (Euvre du P.L.U. n'aura donc pas d'incidence notable sur les nuisances sonores.

lJanalyse de létat initial de l'environnement, décrivant les différents risques et nuisances auxquels est soumise la popula-

tion, a permis d'intégrer au mieux les enjeux liés à cette thématique dans le projet communal. Ainsi, le plan de zonage et le

règlement du p.L.U. contribuent à la réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes par l'intégration de la réglemen-

tation en vigueur vis-à-vis des différents risques et nuisances.

La mise en euvre de ce P.L.U. n'aura donc pas d'incidence notable sur les risques et les nuisances.
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3. Erurnclr

Les objectifs européens et nationaux en matière dénergie ont été revus avec la loi de transition énergétique pour la crois-
sance verte publiée au JournalOfficiel le 18 août 2015.

La transition énergétique vise à préparer l'après pétrole et instaurer un modèle énergétique robuste et durable. pour donner
un cadre à l'action conjointe des citoyens, des entreprises, des territoires et de l'État, la loi fixe les objectifs suivants :

' Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 %o entre 1990 et 2030 et diviser par quatre les émissions de gaz à effet
de serre entre 1990 et 2050 ;

' Porter la part des énergies renouvelable s à 23 o/o de la consommation finale brute dénergie en 2020 et à 32 o/o de la
consommation finale brute dénergie en 2030;

' Porter la part du nucléaire dans la production délectricité à 50 o/o à l'horizon 2025 ;

. Lutter contre la précarité énergétique;

lJaugmentation de la population prévue avec la mise en æuvre du P.L.U. engendrera une hausse de la consommation com-
munale en énergie (électricité, gaz naturel). Cette croissance démographique se veut toutefois relativement modérée (près
de 1 000 habitants de plus prévus à I'horizon du PLU) entraînant par conséquence une augmentation modérée de la consom-
mation énergétique.

Afin de répondre aux objectifs en matière de lutte contre le réchauffement climatique, la commune a privilégié un projet
réduisant les émissions de GES. Le développement de liaisons douces devrait en effet contribuer à réduire la consommation
dénergie carbonée et donc lémission de GES.

Le P.L.U. prend en compte les enjeux énergétiques de la commune en ne permettant qu'un accroissement limité de la population
et en favorisant des modes de déplacement doux et l'utilisation des modes de déplacement collectif.

4. LR poLlunoN DEs soLs

La réalisation de projets urbains risque d'avoir des impacts directs, notamment en terme d'artificialisation des sols. Concrè-
tement, cela se traduit par la création de nouvelles habitations et de nouvelles activités. 5i pour les habitations, les risques de
pollution des sols restent modérés, ils peuvent être plus importants pour les activités, en fonction de leur nature. La contami-
nation des sols peut alors subvenir localement en cas de pollution accidentelle.

Globalement' à l'échelle du territoire communal, l'impact du PLU sur la potlution des sols reste limité.
Le PLU ne prévoit pas de mesures spécifiques vis-à-vis de la pollution des sols.

5. LR crsnoru DEs DÉcHETs

Le développement urbain prévu induira un accroissement de la population, ce qui entraînera une augmentation du volume
des déchets produits.

Les mesures d'accompagnement conGernant la gestion des déchets sont mises en place à une échelle supra-commu-
nale: la collecte et la gestion des déchets ménagers relèvent de la compétence de lAgglo.

Sur le territoire communal, la hausse des volumes de déchets produits nécessitera une gestion optimale des déchets. Cela
passe notamment par:

. Une gestion cohérente des conteneurs de tri sélectifs,

. Une politique de sensibilisation des citoyens.

En effet, la réduction du volume de déchets au sein de chaque foyer et au sein de chaque activité (artisanale, commerciale,
industrielle) ne peut se réaliser que par une politique de sensibilisation des citoyens afin :

. De consommer des produits générant peu d'emballages,

. Dbptimiser le tri des déchets recyclables,

. Dbptimiser les possibilités de compostage.

Llgglo veille à sensibiliser la population à une gestion pérenne des déchets au travers de campagnes, des opéra-
tions de nettoyage avec les plus jeunes, à l'aménagement de colonnes de tri. Elle garantira les équipements néces-
saires dans ses nouvelles opérations d'aménagement. Elle a inscrit dans le règlement des dispositions concernant la
gestion des ordures ménagères.
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6. Ln nrssouncE EN EAU

Les principaux risques de pollution susceptibles dêtre engendrés par la mise en æuvre du plan sont liés au rejet des eaux

usées des zone à urbaniser ei à l'augmentation des prélèvements de la ressource en eau. Les risques de pollution liés au réseau

routier existant ou aux zones déjà urbanisées ne sont pas imputables à la mise en æuvre du PLU.

Les incidences de la mise en æuvre du plan en terme nuisances sur le milieu aquatique est globalement positive car prise

en compte dans le PLU, qui prévoit des conditions pérennes que ce soit en matière d'assainissement des eaux usées, fonction

des zones visées (urbaines, à urbaniser, agricoles ou naturelles), qu'en matière d'alimentation en eau potable.

Le pLU prévoit I'accroissement de sa population, induisant une augmentation des prélèvements de la ressource en eau'

En sachant que le territoire de la commune se trouve sur le périmètre de la nappe Astienne, une ressource sensible, l'inci-

dence principale de la mise en æuvre du PLU porte sur les conditions pérennes visant à subvenir aux besoins de la population

projetés sani nuire à cette ressource classée en Zone de Répartition des Eaux, suite à un déséquilibre quantitatif chronique.

tetie réglementation, plus contraignante, vise à mieux contrôler les prélèvements dêau afin de restaurer léquilibre entre la

capacité d'exploitation de la ressource et les prélèvements'

tmpact du PLU sur le réseau d'alimentation en eau potable

Estimation des besoins à l'horizon du PLU (20331

Au ler janvier 2021 ,la population communale permanente est estimée à2625 personnes et la population estivale peut

atteindre environ 100 personnes.

La demande supplémentaire en eau potable à Cers à l'horizon 2033 est liée aux évolutions urbaines qui vont générer un

gain de population évalué à :

+ 430 habitants permanents environ.

+ 20 résidents secondaires environ.

A l,horizon du PLU, en 2033, la population permanente alimentée en eau potable à partir du réseau public du bourg est

estimée à 3 050 personnes et la population de pointe (en été) à environ 3 270 personnes.

Lêstimation des consommations et des besoins en situation future ont été calculés selon les données du SDAEP de la CABM :

. Rendement du réseau :850/o;

. Consomation : 122L/i/hab ;

. Coéfficient de pointe : 1,51.

Ainsi, pour Cers à l'horizon 2033, la consommation peut être estimée:

. en jour de pointe à 661 m3/i;

. En jour moyen à 438 m3/j.

lncidences sur la ressource mobilisable

Sur la nappe Astienne classée en zone de répartition des eaux (ZRE)

Sur les stations de prélèvement historiques de Cers (Station de Port Soleil et Station du Moulin), les prélèvements sont en-

cadrés par le classement de la nappe astienne en zone de répartition des eaux et par I'application des dispositions du SAGE.

À l,échéance du pLU en 2033 Les volumes prélevés sur le forage du Moulin ne devront pas dépasser 350 m3/j afin de ne

pas accroître les prélèvements sur la ressource astien. Les compléments de production seront assurés par les puits de l'Orb à

Béziers.

Sur la nappe d'accompagnement de l,orb

* Les captages de la CABM dans la nappe d'accompaonement de l'Orb

l-1eau est prélevée en bordure du fleuve, sur les captages (ou puits) de Carlet, Rayssac etTabarka positionnés sur la Commune

de Béziers et gérés par la Communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée (CABM). À ce jour, ces captages sont autorisés

à hauteur ae iO OoO m3/j couvrant les besoins actuels de lênsemble des communes raccordées à cette ressource.

Outre la commune de Béziers, la nappe d'accompagnement de l'Orb assure en totalité ou partiellement l'alimentation des

Communes de lAgglomération.

Une révision des DUp des champs captants de la CABM est en cours. Uhydrogéologue agréé a remis ses avis pour l'exploi-

tation des champs captants de Carlet, Rayssac, Tabarka et le Champs de la Barque entre juillet et décembre 2022.Le volume

journalier recommandé par l'hydrogéologue agréé est de 61 380 m'{ basé sur un pompage de 20hlj.

La CABM présentera donc une demande de DUP basée sur ce volume. En parallèle, la CABM demandera une autorisation au

titre du code de lênvironnement à hauteur de 61 380 mt4, en cohérence avec la demande de DUP.

La CABM travaille également au développement du champ captant de la Plaine Saint-Pierre. Un avis d'hydrogéologue agréé
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a été obtenu. Cependant, la procédure de DUP qui prévoit un volume des prélèvements soumis à l'autorisation de 8 400 m3/j,
est aujourd'hui suspendue jusqu'à l'aboutissement de la DUP des ressources principales de Carlet, Rayssac,Tabarka et champ
de la Barque.

A long terme, la demande portera sur un volume de 71 000 m3lj, afin de maintenir la cohérence avec les études déjà réali-
sées et les mesures déjà prises pour la ressource:

. Étude sur les volumes prélevables,

. SAGE Orb et PGRE,

' Conventionnement avec BRL pour la compensation des prélèvements supplémentaires pendant la période de déficit
par les lâchers du barrage des Monts d'Orb.

Lorsque les différentes démarches en cours auront abouti, la Communauté d'agglomération disposera de possibilités
de prélèvement accrues. Enfin, les objectifs d'amélioration des rendements des réseaux qui ont été fixés au délégataire
permettront d'augmenter les volumes disponibles de la ressource.

La CABM sera donc en capacité d'assurer l'alimentation en eau potable de la Commune de Cers à partir de la ressource
Orb.

* La resserve disponible des barrages du Mont d,Orb

Le, barrage des Monts d'Orb est un ouvrage du Réseau Hydraulique Régional géré par BRL, qui constitue une réserve de 30
Mm3 en tête de bassin, pour compenser les prélèvements dans I Orb en aval, à là station de Réals.

Ce barrage dispose d'une marge disponible qui permet de satisfaire la croissance des usages sur le réseau régional, mais
aussi de nouvelles fonctionnalités (soutien étiage, besoins AEp aval, . ..).

En réservant sur la réserve théorique disponible (estimée entre 8 et 13 Mm3) du barrage des Monts d'Orb, un volume de 500
000 m3 pouvant évoluer à 1 OO0 000 m3, la Communauté dAgglomération Béziers Méditerranée sécurise quantitativement
l'alimentation en eau potable sur son territoire. La recharge de la ressource sur l'axe Orb, qui souffre d'un déséquilibre quanti-
tatif en août sera alors possible par des lâchers d'eau depuis le barrage des Monts d'Orb. ll s'agit de I'une des actions mises en
æuvre par lAgglo qui améliore également le rendement de ses réseaux (recherches et réparations des fuites) pour réduire les
volumes de prélèvement d'eau sur les puits.

Une convention portant réservation d'un débit d'eau à restituer à partir de la retenue des Monts d'Orb, a été signée entre la
CABM et BRL. Elle est entrée en application en janvier 2020.

* Gestion durable de la ressource et justification de la disponibilité des volumes

Afin de répondre aux besoins exprimés sur le territoire dans le respect d'un gestion durable de la ressource, du SAGE Astien,
du SAGE Orb et Libron, du PGRE de lAstien et du pGRE de UOrb, la CABM doit:

' Respecter les prescriptions du PGRE de la nappe astienne qui encadre notamment les prélèvements et fixe un objectif
de rendement du réseau de 85o/o,

' Respecter les prescriptions du PGRE de l'Orb par la prise en compte du risque sécheresse,

Pour cela, la GABM s'est engagée sur plusieurs actions dont les principales sont de :

' Améliorer le rendement de ses réseaux et atteindre, à I'horizon 2027 ,l'objectif de rendement de 850/o sur l,ensemble de
ses communes du sud prélevant dans la nappe astienne. Ceci permettra de réduire les pertes et de dégager de nouveaux
volumes disponibles. Les gestionnaires des réseaux se sont engagés contractuellement à atteindre càtàbyectif dans les
prochaines années.

'Sécurisersonalimentationeneaupotableparlapossibilitéd'unerechargedelaressourceOrbpardeslâchésd,eauenété
depuis le barrage des Monts d'Orb et ceci en cas détiage sévère et de déficit potentiel de la ressource Orb. LAgglomération
a signé une convention avec BRL (gestionnaire du barrage des Monts d'Orb) pour réserver un volume de 500 000 m3
pouvant évoluer à 1 000 000 m3 sur Ia marge disponible des Monts d'Orb. Cette convention a fait lbbjet d'une délibération
du conseil communautaire, la convention a été signée le 2 juillet 2019 et elle est entrée en applicati|n en janvier 2020.
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* Adéquation de la ressource avec les besoins futurs

La commune est donc alimentée par deux ressources en eau (Astien et Orb) identifiées comme ressources en déséquilibre

quantitatif. Afin de résorber ces désèquilibres, deux PGRE ont été respectivement validés par les commissions locales de lêau

(cLE) des SAGE Astien et orb. La cABM respecte bien les prescriptions de ces SAGE au travers de plusieurs mesures:

. Vis à vis de lAstien, il n'y aura pas d'augmentation des prélèvements dans cette ressource au-delà des volumes autorisés

par le PGRE,

. Vis à vis des prélèvements dans la nappe d'accompagnement de lOrb, la CABM dispose dbres et déjà de possibilités

(formalisées dans les DUp de ses captages) d'accroître ses prélèvements dans l'Orb. Afin de prendre en compte le risque

sécheresse et de ne pas crée1n aeR.it détiage sur la ressource Orb en période estivale critique, elle disposera de la

possibilité d'achat de volumes d'eau issue de la ressource sécurisée du barrage des Mont d'orb' Enfin, les objectifs

d,amélioration des rendements des réseaux qui ont été fixés au délégataire permettront d'augmenter les volumes

disponibles de la ressource.

Les besoins actuels de ta Commune sont donc couverts par la capacité de production de la CABM.

Les besoins futurs en eau potable pourront être couverts par I'accroissement des prélèvements sur l0rb. Les pro-

cédures administratives nécessaires pour le déblocage de ces prélèvements supplémentaires sont actuellement en

cours.

Les impacts sur les équipements relatifs à I'alimentation en eau potable

lncidences sur les périmètres de captage

Les extensions urbaines sont compatibles avec la réglementation des périmètres de protection des captages telle qu'elle est

présentés sur les avis des hydrogéologues sollicités.

lncidences sur les réservoirs et leur autonomie

Les réservoirs de Cers ont une capacité cumulée de 1 300 m3 dont 240 m3de réserve incendie.

A l,horizon 2055 (cf sDAEp CABM), ils disposeront d'une autonomie de 60h en moyenne et 40h le jour moyen du mois de

pointe.

La capacité communale de stockage de la Commune de Cers sera suffisante pour répondre aux besoins futurs de la

population à l'horizon du PLU (2033).

lmpact clu PLU sur les volumes d'eaux usées à traiter et incidences sur les zones sensibles

lmpact du PLU sur les ouvrages épuratoires

Rappel des dispositifs épuratoires collectifs concernés et de leur capacité

La réseau d'assainissement de la commune est raccordé à la station dépuration de Béziers.

Depuis 2016,lacapacité de traitement de la station dépuration de Béziers est passée à 219 400 équivalents-habitants (EH)

contre 130 000 EH Précédemment.

Définition des charges à traiter pour les extensions urbaines

Les besoins supplémentaires devraient correspondre à l'installation de:

- Environ 430 habitants permanents sur le village,

- Environ 20 habitants secondaires

A I'horizon de la présente révision générale du PLU, la population permanente raccordée au réseau d'assainissement des

eaux usées est estimée à 3 050 p"rtonn"s environ. La population maximale raccordée au réseau d'assainissement est estimée

à3270 personnes en été.

Adéquation des charges épuratoires futures avec la capacité des ouvrages de traitement

Sur la base de I habitants permanents = 1EH (Équivalent Habitant) et 1 estivant = lEH (Équivalent Habitant) la charge

polluante reçue par la station dépuration de Béziers à l'horizon 2033 depuis la Commune de cers sera d'environ 3 27o

personnes en Pointe.
La station dépuration de Béziers agrandie en 2016 a été dimensionnée pour répondre aux besoins futurs du territoire.

llextension de la station dépuration de geziers s'est donc inscrite dans un double objectif : Répondre aux nouvelles normes

réglementaires et faire face à l'augmentation de la quantité dêau à traiter dans les années à venir compte tenu de la croissance

démographique du territoire d'ici 2033.

uurbanisation envisagée dans le cadre de la présente procédure d'urbanisme est compatible avec la marge disponible

sur la station dépuration de Béziers.
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Actualisation du zonaqe d'assainissement des eaux usées

La commune dispose d'un plan de zonage de l'assainissement, défini en fonction de l'architecture actuelle du réseau, des
possibilités ou non de raccorder les futures zones d'extension urbaines et enfin de l'aptitude des sols à mettre en place des
dispositifs d'assainissement non collectif. Les évolutions du zonage du PLU dans le cadre d'une révision générale, nécessitent
une nouvelle mise à jour du zonage d'assainissement.

Le PLU et le zonage d'assainissement des eaux usées sont deux documents distincts, les zonages doivent toutefois être par-
faitement concordants. Leurs adaptations font lbbjet de procédures indépendantes menées conlointement.

Ainsi la mise à jour du zonage d'assainissement est réalisée parallèlement à la procédure de révision du pLU par le service eau
et assainissement de la CABM. Elle nécessite la mise en æuvre d'une enquête publique préalable comme stipulé dans le code des
Collectivités territoriales (art L2224-1 0).

Les 2 procédures feront lbbjet d'une enquête publique unique (<<Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à
Ibrganisation de plusieurs enquêtes publiques ... il peut être procédé à une enquête unique>|.

lncidences de lhugmentation des charges épuratoires sur ta qualité des eaux

lncidences sur les (aptages d?au potable
Le traitement des eaux usées générées par la commune de Cers est réalisé par la station dépuration de Béziers qui n,est

située à proximité d'aucun captage d'eau potable. ll n'y aura donc pas d'incidence.

lncidences sur la nappe astienne et sur ses zones de vulnérabilité
Les extensions envisagées dans le PLU seront raccordées aux réseaux d'assainissement collectif de la commune, de plus

elles ne sont pas localisées sur des secteurs sensibles identifiés dans le SDAGE de la nappe Astienne.
Concernant l'assainissement non collectif sur la commune, il n'est pas envisagé d'augmenter le nombre de dispositifs.
Enfin, le dispositif épuratoire de la commune de Béziers a été conçu pour pouvoir répondre aux enjeux environnementaux

de la zone où il est implanté. Les différentes zones sensibles ont été identifiées en amont et prises en compte dans le choix et
le dimensionnement des filières de traitement.

Par conséquent, l'augmentation des volumes d'effluents n'aura pas d'impact négatif sur des zones vulnérables, et plus glo-
balement, sur la qualité des eaux.
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7. lruClOrUCe DE LA MISE EN cUVRE ou PLU SUR LA PLAINE AGRICOLE

Comme en témoigne le projet de zones présenté dans l'illustration suivante et les superficies précisées, les zones agricoles

représentent une grande majorité des espaces du territoire de Cers :

Zones agricoles : 675,3 ha 84,8o/o

ZoneAg: i47,2ha

Zone A0 : 489,8 ha

Zone Ap : 38,4 ha

il4mslmî

-

tltustrution 191 . Plan délimitant les zones du proiet de PLU

Cette forte représentation de zones agricoles, en partie issues de <déclassement> de zones naturelles et forestières, se justi-

fie par des délimitations de zones tenant compte de lbccupation réelle du sol, des enjeux en matière agricole et de paysage.

Le projet de PLU permet donc d'avoir une meilleure appréhension des espaces agricoles et de ses enjeux'

ll est à noter qu'une partie des espaces agricoles de la Commune a été classée en zone à urbaniser. Parmi les 11,5 ha de

zones AU, les 7,9 ha aeàies à l'habitai étaieni déjà classés en zone d'urbanisation future du PLU de 201 1. Le reste a été classé

en zone agricole.

Au regard de tous ces étéments, t'incidence du PLU sur la plaine agricole de Cers est jugée globalement modérée.

Ag

el
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8. h,rcrorNce DE l.n MtsE EN cuvRE ou PLU sun us EBC

Le Projet de PLU a conservé les quatre EBC figurant au pLU approuvé en 201 1.

En application de l'article L-l 13-1 du code de l'urbanisme, les EBC ne peuvent faire lbbjet de construction qui ne soit à des-
tination agricole ou forestière, déquipements collectifs ou de services publics, seulement si ceux-ci ne portent pas atteinte à
la sauvegarde des milieux naturels et paysages.

(incidence de la mise en (ruvre du PLU sur ces EBC est donc neutre.

'j

I
.. -. I

lD

Illustration 192. Extraît du plan délimitant les zones du projet de pLlt et des EBC
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l. ÉvRluRnON DEs INcIDENCES DU PLU sUR TENVIRONNEMENT
Les incidences du PLU sur l'environnement sont présentées par chapitre avec, en premier lieu, les effets des différentes

pièces du PLU sur les milieux naturels et, ensuite, les incidences des futures zones urbaines sur les zonages écologiques lo-

caux, sur les espèces, ainsi que sur les éléments de fonctionnalité écologique (trames verte et bleue)'

A ce stade du documenL il est important de préciser le souhait de la commune de faire évoluer les secteurs né-

cessitant d€tre ouverts à I'urbanisaiion dans le cadre de la révision du PLU' En effeL au regard de la consommation

d'espaces naturels et agricoles, et notamment des enjeux écologiques mis en évidence dans le diagnostic écolo-

gique, les secteurs I à i ont été finalement abandonnés. Seul le secteur 4 et le secteur des Grangettes sont, ainsi,

riintenu, dans les zones à urbaniser de Cers. Enfin, et pour rappel, le secteur des Grangettes a, de son côt4 subi

une forte évolution de son périmètre, avec un périmètre final retenu de 7,9 ha (zones l-AUz).

La présente analyse des incidences prend en compte cette évotution, et se base uniquement sur ces deux secteurs

pour les nouvelles zones à urbaniser.

1 lrucrornces NoTABLEs DEs ptÈcEs DU PLU suR L'ENVIRoNNEMENT

LE PADD

Le pADD retranscrit la volonté de la commune de Cers de s'inscrire économiquement dans la communauté de communes

périphériques de Béziers, tout en mettant en avant la valeur environnementale de sa commune. Cette démarche s'entend,

ainsi, par la préservation des éléments de biodiversité et des paysages afin de, plus globalement, préserver Ia qualité de vie de

la commune. Face à l'augmentation du nombre d'habitat ayant presque doublé en lêspace de 36 ans (1350 en 1982 eT2564

en 2018) ainsi qu'à la diminution du nombre de personnes par foyers, c'est près de 250 constructions pour une augmentation

de 7,9 ha de l'urbanisation en extension urbaine à vocation d'habitation qui est à prévoir d'ici 2033.

L,gfjen1aliSn_l_ du pADD est de s'inscrire dans un contexte territorial pertinent en s'inscrivant dans l'armature territoriale du <

Biterrois > mais aussi en se positionnant au coeur du projet de territoire de la communauté d'agglomération Béziers méditer-

ranée. Afin de s'inscrire durablement et de façon pertinente dans le contexte local, la commune de Cers souhaite imaginer un

projet respectueux des principes conçus pour le canal du Midi et anticiper le projet d'intérêt général relatif à la ligne à grande

vitesse.

fqtentiggf2 consiste à mette en valeur lênvironnement naturel à travers la préservation des éléments majeurs de biodi-

versité notamment en renforçant les continuités écologiques et en assurant le développement de la nature en ville. La com-

mune de Cers souhaite également renforcer son identité par la valorisation des paysages naturels, agricoles et architecturaux

du village. Enfin, afin de conserver une certaine qualité de vie, la commune de Cers nbublie pas de prendre en compte les

risques-et nuisances dans son projet d'aménagement du territoire, tels que les risques d'inondations et assurera la préserva-

tion de la ressource en eau tout en s'inscrivant dans une dynamique de performances énergétiques.

fOfienlatjgn_l concerne le développement de léquilibre et de la résilience de la commune par le développement et la va-

lorisation du bourg-centre par celle des espaces publics et du patrimoine communale entre autres. Cette orientation passe

également par l,anlicipation du développement démographique (3 050 habitants attendus d'ici 2033) et des besoins en lo-

gément. Cette orientation s'accompagne donc de la création de nouveaux logements tout en favorisant le réinvestissement

urbain. Enfin, il s'agit de maintenir et compléter lbffre déquipements publics et de service, notamment par l'accroissement

de la capacité d'aciueil des écoles ou le développement de lbffre sportive ainsi que l'accès aux technologies de l'information

et de la communication.

L,Offentatjpn4 consiste à améliorer les déplacements et diversifier les mobilités, notamment concernant la prise en compte

du projet de ligne à grande vitesse (LGV), mais surtout en développant le maillage des liaisons afin dbptimiser la gestion de

la circulation, iout en développant les entrées de la ville via la création d'un boulevard urbain inter-quartier. Enfin, dans un

objectif de désengorgement des axes routiers, la commune de Cers souhaite créer de nouvelles places de stationnement et

développer les déplacements alternatifs au < tout voiture >.

fOffenlalisnl a pour objectif de valoriser l'attractivité économique mais aussi touristique de la commune de Cers, tout en

pérennisant les activités ajricoles situées sur le territoire communal. Dans ce but, la ville de Cers compte maintenir la vitalité

commerciale du coeur de village et lutter contre le mitage et la cabanisation, tout en promulguant l'agriculture biologique.

Par ailleurs, le potentiel touristique de la ville est voué à être développé.

Conclusion:

La mise en oeuvre du pADD répond à des obligations dhccroissements démographiques certains, notamment dans le tissu

urbain local représenté par lhgglomération de Béziers. Dans ce but, la commune souhaite augmenter la résilience de ses in-

frastructures tout en prenant en compte la conservation de son patrimoine naturel et paysager. Pour ceta, la commune souhaite

valoriser le réinvestissement urbain.Toutefois, la ville de Cers devra également augmenter I'urbanisation sur plusieurs hectares

au niveau de secteurs agricoles et urbains qui ont, parfois, une forte valeur écologique' Ces incidences seraient faibles à fortes.

pour certaines, des mesures peuvent être prises pour limiter ces incidences, pour d'autres, il convient prioritairement d'éviter de

générer ces incidences en premier lieu (principe de lévitement dans la séquence < Eviter - Réduire - compenser D' ou séquence

læ
ffi

ERC).
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Le plan de zonage

En ce qui concerne le plan de zonage, la dynamique d'accroissement de l'urbanisation est représentée par la présence de
deux secteurs AU, par la réalisation d'une nouvelle voie, par l'intégration de la future ligne LGV ainsi que par l,application de
secteurs de densifications urbaines. Cette urbanisation attendue concerne une superficie notable sur le territoire communal,
par rapport à l'existant' Les incidences découlant d'une telle urbanisation peuvent être importantes en l'absence de mesures
adéquates. Toutefois, le plan de zonage prévoit la création d'une zone naturelle au sein de lêmprise du projet des Grangettes,
avec le maintien d'un large corridor naturel en lien avec les milieux agricoles voisins, et permettant de limiter les incidences
sur la biodiversité pouvant s'adapter à la proximité d'aménagements urbains.

De plus, la grande majorité des parcelles agricoles actuelles sont maintenues en zones agricoles. Les zones soumises au
débordement de l'Orb seront valorisées à des fins paysagères, touristiques mais aussi d'activités sportives. Cela entraîne donc
une fréquentation notable des lieux par rapport à l'existant, avec la mise en place d'infrastructures sportives pouvant poten-
tiellement avoir des incidences notables sur la biodiversité. Notons également la mise en place de plusieurs espaces boisés
classés, dont un fera lbbjet d'un équipement public et sportif. On constate que les différentes poches d'urbanisation visées
par ce document jouxtent l'urbanisation déjà existante sur la périphérie extérieure. Ainsi, ce type d'accroissement a pour
avantage de limiter les impacts sur les milieux naturels, favorisant l'urbanisation sur des milieux déjà dérangés par l'anthropi-
sation voisine.

Conclusion:.

Lhccroissement prévu par la commune de Cers en termes d'urbanisation est important par rapport à Ia poche urbaine ac-
tuelle, mais est atténué au maximum par la mise en pratique d'une politique de densification de I'existant et de <entralisation de
I'urbanisation autour de l'existant. En outre, la commune a souhaité réduire le nombre de zones à urbaniser. Un effort est éga-
lement porté sur la création de zones naturelles ayant pour but de limiter la consommation d6spaces, et conserver la structure
paysagère locale au sud de la ville. L'impact positif de ces zones naturettes est à pondérer avec les incidences que peuvent avoir
la fréquentation du grand public, notamment en cas de mise en place de <ertaines activités ou infrastructures.

Le règlement

Le règlement concerne les règles à appliquer à chaque zonage défini sur la commune. ll se décline en huit titres, qui per-
mettent de préciser les prises en compte nécessaires pour toute future urbanisation sur la commune.

Plus particulièrement, quatre grands types de zonages sont définis au sein du règlement, et regroupement chacun des
sous-zonages donc I'indice permet de préciser la vocation du secteur concerné. lls sont synthétisés dans le tableau suivant :

* Tableau de zonage utilisé sur la Commune de Cers

Zonage Définition
Zones U Zones urbaines : Elles roupent les zones UA, UC, UEv et UEc.

Zones AU Zones à urbaniser: Elles regroupent les zones l-AUz, l-AUEv et l-AUep.
Zones A Zones agricoles : Elles regroupent les zones Ag, Ap et A0.

Zones N Zones naturelles et forestières : Elles regrou pent les zones Nep, Np, Nt et Nz.

Les incidences de chaque paragraphe sur l'environnement sont évaluées vis-à-vis de chacun des zonages définis dans le
Plan de Zonage dans le tableau suivant.

Ces quatre zonages présentent des dispositions spécifiques, organisées selon trois grandes thématiques:
. Destination des constructions, usages des sols et natures d,activités

. Caractéristiques urbain, architecturale, environnementale et paysagère

. Équipements et réseaux

Concernant les incidences du règlement sur lênvironnement, et comme cela a été montré précédemmen! l'accroissement
de l'urbanisation va engendrer une consommation de milieux (constructions, équipements publics sportifs, etc.) pouvant
être dommageables à certains habitats naturels et espèces animales et végétales remarquables ou sensibles (garrigues et
matorrals, Magicienne dentelée, etc.). Même si l'artificialisation est maîtrisée (notamment sur les zones N), elle est réelle et
induit, de fait, une perte de biodiversité. Toutefois, il est important de noter que la création de la zone naturelle Nz au sein de
la future ZAC des Grangettes indique la volonté d'intégration des problématiques écologiques au sein du développement de
la commune.

Une incidence positive du règlement est néanmoins identifiée, car ce dernier intègre la nécessité d'utiliser des essences mé-
diterranéennes pour les plantations. Enfin, la mise en place de nouvelles voies se fera en évitant l'abattage d'arbres d,intérêt
écologique ou paysager.
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Conclusion:

Le règlement prend en compte certains enjeux de biodiversité mais, en autorisant une certaine artificialisation des sols, il

conduira à des effets négatifs sur les milieux naturels et la biodiversité. A l'inverse, certains articles mettent en avant la nécessité

de mieux insérer les éléments annexes dans leur environnement pour permettre une meilleure intégration paysagère et une

meilteure préservation de lécosystème dans lequel ils prennent place.

Les OAP

La révision du PLU de Cers comporte plusieurs OAP.

fOAp ( Entrée est de l'agglomération > est orienté vers la préservation des paysages existants, et propose un objectif de

valorisation des milieux naiurels et agricoles déjà présent. Cette revalorisation sera accompagnée d'une revalorisation touris-

tique du site, engendrant la création d'une petite surface de stationnement. Les incidences liées à cet aménagement seront

assez faibles du fait de la non imperméabilisation du parking, mais aussi par la prise en compte des espèce lucifuges dans les

éclai rages noctu rnes associés.

fOAp ( requalification et valorisation du village > n'aura que peu d'incidence sur la biodiversité, du fait de la densification et

restructuration de l'urbanisation déjà existante au coeur du village de Cers. De plus, celle-ci se fera en prenant en compte la

préservation des linéaires arborés déjà existants (platanes notamment).

Les OAp < les Grangettes > et < La joie > prennent place sur des zones naturelles supports de biodiversité' Les incidences

attendues sur les habitats naturels, et notamment les espèces patrimoniales ou protégées, sont plus précisément énoncées

dans les sous-chapitres suivants. Des mesures, permettant d'inscrire les projets dans leur environnement et de prendre en

considération ces espèces sont également proposées dans la suite du document (chapitre Vll). ll conviendra, notamment, de

respecter un calendrier d'interveÀtion pour le démarrage des travaux prenant en compte les sensibilités écologiques, et de se

référer aux essences arbustives/arborées préconisées pour les futures plantations prévues au niveau des OAP tout en rédui-

sant tant que possible léclairage public.

Conclusion:

La plupart des OAp intègrent la prise en (ompte de certaines problématiques liées à l'environnement, mais certaines, liées

à des futures opérations dhménagements, auront des incidences certaines sur les milieux naturels, comme cela est décrit plus

bas. Les mesures et autres préconisations dbrdre écologique seront donc essentielles pour limiter ces incidences.
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2, lt'tqorucrs NoTABLEs DEs FuruREs zoNEs uRBATNEs suR LEs HABITATS rr rspÈcrs AvANT lusnnÉs
r-R oÉsrcruRloN DE zoNAGEs Écor-oceurs

Incidences vis-à-vis du réseau Natura 2000

Le territoire comprend uniquement un site appartenant au réseau Natura 2000 : la ZPS < Est et sud de Béziers > FRg112022.
Après une rapide description de ce site, une analyse des incidences du PLU sur ce site est proposée.

Description de la ZPS < Est et Sud de Béziers > FR91 12022

La ZPS < Est et Sud de Béziers >FR9112022 sétend sur 6 089 ha, dans le département de l'Hérault, et est délimitée par I'Hé-
rault et l'Orb, longeant ce dernier jusqu'à son embouchure. Son altitude varie de 0 à 30 mètres. Sur la commune de èers, elle
occupe la moitié sud-est du territoire.

Pour une représentation plus précise du site, voici le descriptif présenté sur le site officiel de I'lNpN (https://inpn.mnhn.frl
site/natu ra2000/FR9 1 1 2022) :

< Le site, entre Béziers et Agde, s'inscrit dans la plaine du Biterrois. Vers l'intérieur des terres, il est occupé par des zones
cultivées, des vignes essentiellement. Sur le littoral, il comporte de vastes zones humides et un cordon dunaire remarquable
(la Grande Maire, le domaine des Orpellières).

Les marais et zones littorales incluses dans la présente ZPS sont soumis à une forte fréquentation, contrôlée cependant par
la gestion de ces terrains par le Conservatoire du Littoral. Pour les espèces liées à la plaine agricole, lbutarde canepetière en
particulier, cêst l'évolution des pratiques agricoles sous le jeu des facteurs économiques qui sera décisive dans la conservation
des habitats favorables. l-ieffort général consenti notamment par les viticulteurs pour limiter les traitements insecticides et
phytosanitaires permet d'améliorer les ressources alimentaires de la plupart des espèces dbiseaux d'intérêt communautaire.

Cette ZPS couvre des milieux naturels diversifiés abritant les habitats propices à divers cortèges avifaunistiques, tel que le
secteur de la plaine de l'Orb avec ses vignes propices aux passereaux et la frange littorale avec ses zones humides et son cor-
don dunaire favorable aux ardéidés et laro-limicoles. >

Le tableau suivant identifie les grands types d'habitats identifiés dans la ZPS, et leur recouvrement surfacique.

* Tableau des habitats présents sur la ZPS (source FSD)

Le document dbbjectif (DOCOB) de ce site Natura 2000 date de 2014. Le Formulaire Standard de Données (FSD) du site de
l'INPN a été actualisé en mai 2018 : c'est sur ces éléments plus récents qu'est donc basée l'analyse.

Au total,48 espèces inscrites en annexe ll sont mentionnés dans le FSD.Toutes les espèces et habitats d'intérêt communau-
taire pris en compte dans le cadre de lévaluation des incidences sont présentés dans les tableaux suivants.

Marais salants, Prés salés, Steppes salées 2%

de sables Machair 2o/o
Eaux douces intérieures nantes Eaux cou 'lo/o

n de ceintureMarais Tourbières 4o/o
Lande Broussail Recru et 10o/o

les amélioréesPrairies semi-naturelles humides. Prairies 3o/o

Forêts mixtes 30%
Autres te les 5o/o

d'arbresZones de les Dehesas 41olo
uant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges,Autres terres (incl

Mines) 2o/o
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* Tableau de synthèse des objectifs principaux - Source DOCOB

6rectlitprthlkar

lÉctrrt3 cdtcâmât rr lc rltrObJ.ctfir dG da|Y.bp9cm.ta tntHcEnJar dceûofhçr

Les mrlieoxoilveris et €n wle dÊ termgture du

rlte. ÉlÊf,tuâllemeff, let milleul i*mi'ilstrtl"

[€s lyFe' ie mitlêux tont manâcés p€l là

modrlrcàtbn der Fràltqut: à8rl(oie5, vû.1ë pÀt

la dÉpn e (p€ne dê lenitolr€.gtiÉolè âu prollt

dE fsrbânttatio* - p.olçl! ou {tbâfliri1lôfi,

élargEçment d€ paruelle5 egrl(oles et

(hân$erfi efiG de arrlturel.

l,tôintbn ét dÉvelopperrnt de la

mo!âlqu" dæ lrilieur nllurëb €t :8lni

ûàtur"lr ouvêftr et !€rnt'ouvrtrtt Êt luiYi

dê hùr à^duttôn

Itrich€3 hërbôcéer, gtrriguè3, prdlrles d€

fauche, prés ralécl (zone: de chô55€ d€3

râpàc6 Ét dë oiSea$ insè€tivores aolnrûÈ

l'ûitârde, êt ùulli d4 reprodtrtionl.

Ergôc.r nichtflt cr millaur osYÊttt :

Outârd€ cân€pelière. {EdkrÈme siard,

p.r3r€reûur {dolqitÊ lutu, Pipil rou$dinel

Etpècê r'rllmrÎrt nl Êrr mllicur 4uvert! :

Rstlkr d'Eur*Fe, tê! t.pacei (ÂiEle d€

Bonaltl, Citcrère Jeûn t€ b[ôûc, gusard

cendrÉ, St6ard saint"Àlârtin, }lftân noir,

Fauton énrcrillml, Glôiéotg à coltiêr'

Ptwiêr dorâ, Cîgo'gn€ blônÉhê

Enr€mb{e ôr lltc Nthlt! 1000

Ces étéFtentr linési.€r !ût mênôcÉr prr

I'urbùnlsdtisl et les èlôrgirtementr de

trirc€tiei tgriÉûl* àlin de fôclliter ln

mécanirâtbn fl tmétifiÊl lâ relrtlbilité

d€i exploit.!tiont.

llàintiên àt cÎéâtlofi, dÊr élémentr

3trwturtur dU ptysôd€ i dËa ripisylv6,

hrlca, rltnêrn€nt! d'ffbrG', fo$Ér ët

bitlr. llsl*rca dc ch.minr rt d€ rout6,

rrbr.. isllÉe, trlw, murc$ 9ll
pârttcJp€dt à h lno!â]qu€ dc mtuÉur

tti{'u de r€prgduction pour c€nàir*!

erpêres mab au:si d'atimenuiiorl

E:pé<cr nlctrent au nivÊart d'éiÉmâG

itructurru : Rotlies d'Euop€. milnn mir

Érpècrr t'alknrntant au nlvèàu

d'élàîéntt $ructutËux : pâstélÉËur

(Âl6rÊt1ê lutu, Pipit,ous!€li*f , 8ihô(etu

grir. mârtln.pêch€ur

Ensemble d: litê ilûtura 20d0

Frvorf$tltr dc la HodlvcrsltÈ lrTl

ôdoptrnt d€. p(ttlquË rulprcturutcÉ dê

l'çnvlrmncment Çt adûpt€$ ûux

dlfféruntr typer d'hàbitÉts d'tipé(!

E tèc.r nlch.nt m mllicux ouY?rt3 :

(htrrÉê crnepêtÈre, (Edicnème criard,

pâ$ÈreûJx (Âlouattë futu, Pipit tôulsellnêl

Elgéca r'altntntint c'n milllur ouY?rtt :

RottÈr d'Êuropê, t€ râpàcei {Âigle de

8fflelli, CirÉâ€te Jcôn te blànc, 8usàrd

crndré, Br.a.rrd Sâint"Àlartin. lâitfi noir'

Fûu<on émerlllod, 6larÉole à rottier,

Pltnrier dôré, Cigqne btlrche

Zones humides dc la Grande t'tâire et det

OrpeltËre:

Ler besoinr de ces milieux divef!€nt :

" 9an:urîrçs : a:ræcl révè'res es1 èté et de3

inondàtto.E pàr I'eûu lôtÉe! fi âutqffl€ et

Èn hiver

. rorêtière et pré! sttes : û$3€cs sévèrè3 ën

été et imndôtions Par l'eau douce

ihlnthn ?t Gttautàtion dçr zoncc

humidci rétro.lltto.tlet ("ô rmont dÊ3

compler* bgunàlrÉ3 dc lr frrandc"lbù;

et d* Orpalllàre)

E p{c. nlcbrnt drnt h5 !on€3 humHçt :

glhelc blanch€, gtongloi nôin, Lurcinlol€

à mouitach€s, fâlôvÊ sultâne, CigDSn€

btânche

Erpaççt t'.llmÇntùt rn zoaar humldcr

Ftâmmt rû!€, Grnnd€ Aiçrêttê, Aigrétte
gàrrèÈte, LldÉin' péËhesr, Avocette

Élégrnte, Bu!ârd Sà'int.Mtrtin, glongio3

nain, Lurciniol€ à motl3trche., Î!tF/e

e.iltô$e, cl gqgt!€ bllnthë

Tous tet typ* d'hâbitâts sur l'ensemble du

iitE Hàturô 2000

Alalntien êt rÊ3tâulâtlôn dc l'état de

conreftâtloa de3 àlrer d8 nidillcttion'

d'hivÉrnàgè €t d'.llmËntâtion

litots/" nids au 3ot -, ripisy'v€3'

initôtlùtione ûrti f iéielt€s...1

Surtûut lÉr érplcÊ3 nieft€utæ Én

fonetlôn d€ l. loctliJitioû dË lâ

fréquÉnt tion

Eepècrr nlchâni ê'fl plelne vfticole :

ûutôrd€, (ldicflàne et ptssereûux

EspèÊËi filch.nt éï zonÈ3 humid€3 :

Ech*se bllnche, Tûtève sultône, Btorigios

nain, Cigogne blanelre-.

Erpôcer nlchànt sur la plags : tei rternes,

l€ Grôvêlot à côllier int€tror$Ps

de conseryatim (dits de dévetoppement durable), enTableau 2. fonction desObjectifs
en]eux

lffi
"q;3

PLIJ de Cers - Rapport de présentation 365



Lcs .3pàccÉ dtkÊtrt torn'lt..lmutriiÊ
nichûnt âr p.rtlculiâ dmr 1É3 phtàn6

Roltier d'furope

ItcompâgnÊrflËnt dÉÉ ÉvolutiofiJ por3iùl"s

d:s al[nemmts d'âôrÉt !énelcenti

A.br€s idêntifiés à rirque de
- de3tructirn - au sêh de3 proiete dê
rêùnénôgëTnent dês tinéâircs {ex. plËj€r
de réamènrgemmt de: berger du Cmat Uu
midi, VHF].-

Rlpùccs : aigté dÈ Boû€ili, circælè Jeùi
te blanc, Burard cenûÉ, Ëusàrd Silint.

Mùrtin, ,rtilûn noir

Êsp{tÊs nichent en plrin. yltiÉolË :

Outârdq, (Edicnéme et ptrcÉraalu

RÉdsction d"s risSrr'3 de c6lll3ion 
"td'ârctrûeûtim

L'eospnrùle du rite

Lpr risque3 d'él€ctrocntion $ÈEÈnt lllrtoùt

3ù ler râprÈés

Les risquÈr de Ëdlisiqi sont ariptifiés pâf

lt ttàSnùentÀtion du ierrltoirs ILGVr rout€,

lignes élèctriqu€s et leurs empri:es...l

Toutei 1É3 êspêcÉs d'intdrÊt
communôutairË du iitè

Cdr'rêmont lÉs rûJtërnôtEmên.tJ port.
n.rpfiéur, €dt abje{tif i'dpPfiqu€ du dds
d'aiseaux migroteurs qlri y!éyrokoiéytt 5É
rdfugier *rr Io ploç ott en sffËrp dmg en
cds de cdry de lll,er

RÉductiôn d.3 cfrets dt l. fréqu€ntrtim
Jlrt L r€proûiÊtion st br rârsâirbl€rir€nts
pGt"flùptir{Jl

5ur l'ens€tuble du iite €t ptus

fàrtkuliergmedt srr les zonÈ! littoral6
(Grnnd€ 

^&ri.ê 
Èt OrpÊttÉre3l

ObJoctlÊ trurwar:aux

Lès espec€r d'interÊ! comrnunâutrire
nyànt jurtifiÈ lâ dés8nation du rite

lnfsrnation Êt scnlibilisâtion dcs acteurs
locrux, rétidcnts rt dÈ yliitêur! ilr l€g
ç3IÈcrE d€ lr faune d'intérêt
aomrnun6utairé ét remËtquablê3 et iur
les pratiqres ayrnt frrrùrtÉ l€ màinti"n
dr' brbitatc de c:s rspôces

L'enspmble du site Narufû 1000.

Lei ÊrtrèÉe3 d'intrirêt comrnruno$lire
ôyênt justifiÉ lû délbnation du iite

Approfondbiêment dêi co{trtrissânces sur
I'lvifaune tr site

Des suivis écotoEiqil€s lodt i trËlDit eur
le cçÉces ii sjeu, mtmn€nt ilt
t'trtàrde, t'Àigte de Bonetli, les especes
des zoner humid* (Edrasre bbnche,
lalève rultanE et Slongios nâin.-.1

ectifs de cofiservâtiû{t {dits de
enjeux écatagiques

durabte), en fonction desTab,teau 2. Obj

Le9 esÉÊes d'intérêt eomnilnûuttire
ryant juslifiè tà déstgûrtiffi dtl iite

anrmà$on, gerfio't gtministr6tive et
coordination dr lr mige nn euvre du
documcnt d'obJr'ctlfs çn concertrfio.l
avcc tcr ectewc du terrltoilÊ

{ajout d'uns mi5sion spé(ifique pour h
structur€ ânimatricÊ: cootdônner lû mise
en €euvre du Doc0b aver celle du PNA Aigte
dë 8onë(ti Êâr ln pârticip6tion d€ tô
strûatur€ ànimâtrice aux réunims du PNÂ
et iÉ!€r!êment, pôr lû pârtÈipâtion des
Ëqôrdinrtêurs de Pt{A âux CoPil dê 1â ZpS}.

L'ensemble du sitê N,tturr 1000.

Tabteau 2. Objectifs de camervation (dits de durabte), en fonction desdévetoppement
écologiquel

l;r'j
iïi"l
!.. !j

PLU de Cers - Rapport de présentation
366



Irlao. Potddhû Fa.olt .ut b.lr Êrdrlbo tlu dL

Orup. Côd. llonr æhldtq[ rto.
Llb

uila
cÉ O0.lta

abr
dôarrao

^pFp ^Flc
Xl. Ir clRMp 9oF Cm trol. Oloù.

B ar È9 Êt,,&Noa nldica
p G c 5

a Ar 90 sffi.6sb P G c c c s

B Arsl Sbdr #v6ôatl r0 5& P c c c B

B At9:] ,fraù6/!e 6 r0 p P G c c c c

I Àr 95 S&ûritunaÂ 2 3 p P c c c B

I ats C,,4d,dtt-8,ddû e t5 m p 6 c c c B

B A1 07 Chlitqlts t*8 3r) 5{t p G c c B

B A2æ A&ôdo tdt3 t 10 P G c I c B

I At2S Akedo.Attt a 5 p P G c a c c

B a.r&< da,4r3A23r r0 13 p P M c g c 6

B 4243 î',dd6'Ë,M@t F
p M c s c B

B 42,lj Lr.ùjÂttuÊt p P M c a B

B Àr55 Atus êttp.frs P M c I c

a 4272 Iù*bir sM c P Dû s c

a A2S' Ac@êphCusûdW p 5 p P M c B c a

B A302 S# unddt c DO ô a c c

6 A3n} EnÉ!d.. hûia. P P c 6 c B

B A02',| BM sltilya t I I mb6 P G c B c s

a AOæ tbl!/dtttudûÀ t 2 2 tuhr P G B c c

il
a 4023 ,trctut, âftw." I

il il
2 3 p P

il
G I 6 c

ll
c

B Æ24 Artulrûll,dÊt c I 5 I P G c B B

B 4026 Eaûfa w2èùa e 40 50 p P G c s c c

à 4021 Êo6lld M 10 l0 i B B B

B 402à Ar'dae putuotua I 5 E p F c a G 6

I 4032 Ph@ds lCdaanus tû 10 P G c B I B

B 4035 Phûlc@hûs tubt c 300 540 P G B s B

B A0?3
^lifuÆrbtÆ

t0 rô p P G B Ê c I

B 4080 C@FL. Ceu. 2 p p M c Ë I

B a08t Cl@qe64r6 2 t5 p c a c c

I 4082 A@t cw@s 2 1 0 P c 6 c c

g Ar'84 Oi@so@s P r,t c â 6

B ao{xt Hbraæfus ,bdtl0l F G c B

a A0$a ÈM,ùdEû16 2 P D

B 4098 ErtordleûadÉ 5 p G c c c

B at21 P4'Ftttu^drh 3 { p Ë G B a c

B At?8 Ia,I't]âEt r00 'r50 P G Ê c

B At28 2Ô 25 P a c

B atSt HtrNnl@KhlûMB 40 6ô p P M B c c c

B at 32 RæEttwlttwils c 5 r0 P c s c B

B AI:B Buiti6 oa<ll,tuûùt 26 gt p G c B c B

6 Al35 GtsrôL bdtftde c 9 I p G g c c

B Â138 C,Ér,dnuÂ-,&reûtÆ p F G c c c E

B At& tu)ôfttf*ù c 200 20{) P G c c c B

B a15t Ph@ht. dtûrt 5 t0 P G c c

g Ar5? Lwg là@ak, 5 t0 p G c c I

Ar 6ô fdrc. dateltB G 20 rc F G B c c

B At7ô Lea rcla,@phakrs 50 5ô p c c c À

B al60 L.@ ûn6i 10 20 l P B B

* Tableau de la liste des espèces de I'annexe I mentionnée dans le FSD FRgl 12022 (Source : site internet de I'INPN)

' Popuhtion : À . 10d z p > rS $ j S . t5 : p > 2 % : C e 2 > t > 0 -6S : D = N6 .{nit€bo
' Coaradallon : Â = *ËrÉÈGnt6, : I = .Ë6Ft ; C = .À10)6@ / t#ula,.
, ùoi.,i.ni, À= p.pularlo pr*quc1t**re ;Ë'";,roa;;Aa matrcn mgodo m dcd. rdpefiioo: c: popolsm @ Éd& deffi s airo d6 rôpeûbn élârgi3'

' Évalurtlon glob.lo I A = rÉÈ.llonbr I I = rBoôntr : C : r5i4idtbdiv6,-

' Grule : A " Anphlttnnr. S. Olæu. F - Poi,.&, l - hwnôtiaÈ. M é Ltâûiitôrut P : P[slË, n = Ropù16'

' ip"iir: "tp,r.ti,*tucnu 
l"aannuttj; t = tcpÉdùIion {migr*xr}. ê = Mrdh-(frrg6bld), w: biv'rnÉg€ (mlgratdcs)'- 

.

Sub.édult r , ltû!3 - N@bta dc ,66 ,ldb : loufLÉ.
. éiirioràj i" eàt"r oo vur dt f.loilirF (c.Lt : c:.ÉpécÊ cffi66t, R = olpas 66, v = spô6 uà3 €r!' Pl âs9ô4 f{é@ilo'

TG
*

PLIJ de Cers - Rapport de présentation 367



Analyse des incidences du PLU vis-à-vis du réseau Natura 2000

Seule la future zone urbaine des Grangettes (zone l-AUz) se retrouve au sein du périmètre de la ZPS < Est et sud de Béziers >,

tandis que les autres secteurs dbuverture à l'urbanisation sont situés à proximité immédiate de la ZPS. Certaines des espèces
ayant justifié la désignation de ce site peuvent être présent sur ces secteurs et leurs abords (ex : Alouette lulu, pipit rousseline,
l'OEdicnème criard).

Plus particulièrement, ces espèces sont estimées en reproduction sur la zone d'étude de la future ZAC des Grangettes, en-
gendrant des incidences jugées faibles à modérés vis-à-vis du réseau Natura 2000.

Concernant les autres secteurs visés par l'urbanisation, ils représentent uniquement des secteurs d'alimentation pour les
espèces de la ZPS, avec un attrait relatif du fait de la proximité de I'urbanisation (secteurs rarement les plus prisés). Les inci-
dences vis-à-vis du Natura 2000 concernant ces secteurs d'alimentation est donc considéré comme très faible.

Conclusion:

La révision du PLU de Cers engendrera des incidences très faibles à modérées sur le réseau Natura 2000, et notamment de par
lbuverture à l'urbanisation du secteur des Grangettes, situé au sein de la ZpS < Est et sud de Béziers r. Des mesures dhtténua.
tion sont donc nécessaires ici pour réduire ces incidences.

3. lttctorNcrs us-À-vts DEs AUTREs zoNAGEs Écolocteurs

Les futures zones d'urbanisation recoupent plusieurs zonages écologiques présents sur la commune. ll s'agit notamment
des zonages de PNA de lOutarde canepetière (domaine vital), de lAigle de Bonelli (erratisme), de la Pie-grièche méridionale
et du Lézard ocellé' Deux PNA recouvrent la majorité de la commune : le PNA Aigle de Bonelliet le PNA Lézard ocellé. Le pNA
Pie-grièche méridionale recouvre la partie nord-est du territoire communal, tandis que le PNA Outarde canepetière recouvre
qu'une petite surface au sud-est de la commune. Parmi ces espèces, la présence de lAigle de Bonelli est possible en erratisme
sur les zones de future urbanisation actuellement naturelles, et notamment les Grangettes. La conservation des espaces agri-
coles au nord ne devrait pas avoir d'incidence sur la Pie-grièche méridionale. ll en est de même pour l'Outarde canepetière. En
revanche, les futurs secteurs d'urbanisation auront une incidence sur le PNA du Lézard ocellé, notamment sur le secteur des
Grangettes où l'espèce est attendue. Cependant, au regard de la surface de ces secteurs vis-à-vis du périmètre de zonage de
ce PNA, des incidences globalement faibles sont attendues vis-à-vis du PNA Lézard ocellé, et l'intérêt global de la commune
vis-à-vis de l'espèce n'est pas à remettre en cause localement.

La ZNIEFF < Plaine de Béziers-Vias >, située en bordure est du territoire communal, ne recoupe pas les zones ouvertes à l'ur-
banisation : les incidences du PLU sur la ZNIEFF sont, ainsi, considérées comme nulles à faibles.

Pareillement, parmi les sites classés présents sur la commune, le site du u canal du Midi > et les < paysages du canal du Midi
> ne sont pas concernés par les futures zones d'urbanisation. lls seront placés en zones naturelles, avec des objectifs de pré-
servation paysagère associés à cette classification. C'est pourquoi l'incidence sur ce zonage est considérée comme étant nulle
voire positive.

Enfin, lbuverture à l'urbanisation de deux secteurs sur la commune ne remettra pas en cause les zones définies pour de la
compensation écologique, situées, quoi qu'il en soit, en-dehors du territoire communal.

Conclusion:,

La révision du PIU de Cers n'aura que peu d'incidences notables sur les zonages écologiques identifiés sur la commune. De
fait, ceszonagesse justifieronttoujours sur la commune, mêmesi le Lézard ocellé, concerné par un zonage de pNA, sera impacté
par de futures zones urbaines. Cependant, il est également présent dans de nombreux autres secteurs de la commune, permet-
tant de conserver un intérêt fort de ce zonage de PNA sur la commune.

III. INCIDENCES NOTABLES DES FUTURES ZONES URBAINES SUR LES
TRAMES VERTE ET BLEUE (TVB)

Seul le secteur des Grangettes touche des éléments répertoriés dans le SRCE (trame verte et bleue). ll est en effet situé
dans un réservoir de biodiversité inclus dans une matrice agricole de cultures pérennes, fortement représentées localement.
En revanche, aucun corridor écologique n'est concerné par le choix des futures zones urbanisées, aussi bien concernant les
corridors forestiers que de milieux semi-ouverts. Concernant la trame bleue, les ruisseaux et cours d'eaux ne seront également
pas impactés.

Comme indiqué ci-avant, la matrice agricole considérée, localement, comme un réservoir de biodiversité, est vaste et les
limites d'aires urbaines ne sont pas les secteurs d'urbanisation les plus intéressants pour la faune, d'autant plus qu'ils sont plus
éloignés des connexions permises par les différents corridors écologiques. A léchelle de la commune, les incidences seront,
donc, jugées faibles à très faibles sur les éléments des trames vertes et bleues.
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Conclusion:,

Les incidences liées à la révision du pLU de cers sont jugées faibles à très faibles sur les éléments de la trame verte et bleue.

IV. INCIDENCES NOTABLES DES FUTURES ZONES URBAINES SUR LES MI'

LIEUX NATURELs ET LES ESPÈCES PROTÉGÉTS EUOU À ENJEU LOCAL DE

CONSERVATION

1. lorrurRcRroN DEs tNctDENcEs

La carte proposée en page suivante rappelle les habitats naturels identifiés au niveau des différents secteurs ciblés pour

lbuverture à l,urbanisation,-afin de mieuxappréhender les incidences attendues sur les milieux naturels et les espèces proté-

gées (ou les espèces présentant un enjeu local de conservation notable).

Habltefs (code EUNIS)

I Fourré, roncier (F5.113)

*E Friche (l'1.53)

I Haies arborées à arbustives
éparses et fourrés associés
(FA x F5.11 3)

I Pelouses sèches rudérales
(81.31 x 11.53)

I Prairie à luzerne (E2.61)

I Urbanisation (J1.2)

I Visnoble (F8.42)

[1]i zones a urbaniser

l-l Limites communales

0 150 300 mÆ

Manreddvagê: CmmnÇ de Css
Résllsdion : CBE julld 2023
Sojræ : Gægle Sddllte

illustration 193. Rappet des hqbitats concernés sur les parcelles ciblées par la révision du PLU de Cers

Sur les parcelles concernées par lbuverture à I'urbanisation dans le PLU de Cers, les habitats naturels présentant le plus dên-

jeux écolàgiques et donc le plus de sensibilités écologiques correspondent aux pelouses post-culturales (pelouses sèches) et

âr* ,one, à" fourrés localisées au niveau du secteur àes Grangettes. Les surfaces concernées sont relativement faibles com-

parativement aux surfaces occupées par ces habitats à léchelle de la commune : la mise en place des aménagements sur ces

i"rabitats naturels, et donc leur destruction, engendre des incidences considérées comme faibles dans ces deux secteurs. Du

point de vue de la flore présente au niveau de ces habitats d'intérêt, seules quelques espèces patrimoniales sont attendues ou

avérées (aucune espèce protégée). Par exemple, lAristoloche à nervures peu nombreuses est également présente sur le reste

du territoire communal. Les incidences de ces projets urbains sont, de fait, jugées faibles sur la flore patrimoniale. Pour l'autre

secteur (secteur4), les incidences aussi bien sur les habitats naturels que sur la flore patrimoniale sont jugés négligeables.

pour la faune, des incidences réelles sont attendues du fait de I'artificialisation des sols et, ainsi, de la perte des milieux na-

turels, support de la reproduction et/ou sites d'alimentation.

llurbanisation au niveau du secteur 4 engendrera des incidences jugées modérées concernant la destruction d'habitat d'es-

pèces telles que le Pachyure étrusque, les àouleuvres méditerranéennes précédemment citées, ou encore la Magicienne den-

telée. par ailleurs, sur le secteur dei Grangettes, le Lézard ocellé et le Psammodrome d'Edwards représentent des enjeux forts

et sont attendus sur une part conséquenie du secteur à urbaniser. ces deux seules espèces justifient la présence d'incidences

fortes voire très fortes sur ce secteur. Notons la présence de nombreuses espèces à enjeux modérés, dont la perte d'habitat
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occasionnera également des incidences modérées sur les espèces protégées et/ou patrimoniales.

Sur les secteurs où l'urbanisation n'a pas été envisagée, les incidences seront globalement nulles à très faibles. Les zones
naturelles et forestières faisant lbbjet d'une valorisation à vocation touristique et paysagère ou déquipements publics et
sportifs devront se faire avec l'appui d'un écologue afin d'éviter les aménagements susceptibles d'avoir une incidence sur
la biodiversité locale. Les zones cultivées de la mosarque agricole, majoritaire sur le territoire communal, peuvent abriter
plusieurs espèces protégées etlou patrimoniales de la faune voire de la flore, et servent de zones d'alimentation d'intérêt.
Aucun projet nétant toutefois prévu dans la mosarque agricole, aucune incidence notable n'est à relever ici. A noter toutefois
que, le cas échéant, la réalisation de la Ligne à Grande Vitesse engendrera une consommation de milieux agricoles et naturels
importante, et des incidences sur la biodiversité qui devront impérativement être prises en compte dans le cadre détudes
réglementaires.

Conclusion:

Des incidences notables sont attendues vis-à-vis de certaines espèces faunistiques patrimoniates / protégées sur certains
secteurs ciblés pour lbuverture à I'urbanisation.

2, Mesunrs DÉJÀ DÉFrNrEs DANs LE cADRE DEs pRoJETs D'AMÉNAGEMENTS

Parmi les différents secteurs ciblés par lbuverture à l'urbanisation, certains font déjà lbbjet des procédures liées au Code de
l'Environnement, et notamment vis-à-vis de la réalisation d'une évaluation environnementale (étude d'impact) : cêst le cas
pour le secteur des Grangettes. Dans ce cadre, plusieurs mesures d'atténuation d'impact (mesures dévitement et de réduc-
tion de la séquence ERC) ont été définies et validées par la commune. ll est donc important de les rappeler ici, pour mieux
appréhender les incidences du PLU sur les espèces protégées et/ou patrimoniales, d'autant plus qu'elles peuvent souvent être
appliquées aux autres secteurs AU (soit, ici, le secteur 4).

Réduction de l?mprise du projet
ll s'agit, ici, de la première étape de réflexion pour tout projet impactant les milieux naturels de manière notable. En effet, la

réduction de I'emprise du projet concerné permet déviter des secteurs sensibles, ou, à défaut, réduire le périmètre de la future
zone aménagée, imperméabilisée. Une telle démarche a été réalisée dans le cadre du secteur des Grangettes : d'une surface
initiale de 24 ha environ, le projet ne représente plus qu'une surface de9,7 ha,surface qui intègre égaleÀent le maintien d'un
large corridor de milieux naturels d'environ 1,8 ha (classés en zone Nz), et qui permet de limiter, de fait, la consommation
d'espaces naturels et agricoles.

Respect d'un calendrier d'intervention
Cette mesure est définie pour le secteur des Grangettes, mais devra être mise en æuvre pour lbuverture à l'urbanisation

de l'ensemble des secteurs du PLU. Elle prévoir en effet le démarrage des travaux lourds, touchant directement les milieux
naturels en place, entre mi-septembre et mi-novembre, voire entre mi-octobre et mi-novembre en cas de présence du Lézard
ocellé. En outre, les principaux résidus de débroussaillage/coupe d'arbres doivent être rapidement exportés (troncs, grosses
branches.") et le terrassement du sol (premiers décapages) doit respecter une continuité temporelle (enchaîner débràussail-
lage/défrichement puis décapages et terrassements) afin d'éviter l'installation d'espèces protégées sur zone.

lJapplication de cette mesure permet déviter les périodes les plus sensibles pour la faune, c'est-à-dire la période de repro-
duction et la période hivernale pour certaines espèces (amphibiens, reptiles, mammifères), et donc de limiter le risque de
destruction ou dérangement d'individus dêspèces protégées et/ou patrimoniales.

Prise en compte des espèces invasives

Les secteurs ciblés pour lbuverture à l'urbanisation sont souvent situés en zone péri-urbaine, permettant le développement
d'espèces invasives ou exotiques envahissantes (milieux perturbés, abandon des parcelles agricoles, proximité des jardins et
des espèces dbrigine horticole...).5i toutes nbnt pas les mêmes capacités de prolifération, leur prise en compte est essen-
tielle pour limiter leur possible développement.

Pour cela, un inventaire précis permettra d'identifier l'ensemble des foyers d'espèces invasives à traiter lors du chantier. ll
s'agira, alors, de procéder à leur arrachage et à leur export en centre agréé ou leur enfouissement à plusieurs mètres de pro-
fondeur' La présence d'un expert écologue est recommandée pour accompagner lbpération. En outre, un suivi sur quelques
années du développement de ces espèces, au niveau des opérations d'aménagements terminées, peut permettre d'identlfier
déventuels nouveaux foyers.

Respect d'un protocole pour la coupe des arbres remarquables
Trois arbres d'intérêt ont été identifiés au niveau du secteur des Grangettes. Si la première réflexion est, toujours, d'estimer si

ces arbres peuvent être maintenus au sein du projet d'aménagement, la mise en æuvre d'un protocole adaptê pour procéder à
leur abattage est essentielle pour limiter les atteintes sur les espèces arboricoles de la faune, et notamment les chauves-souris.

Ce protocole prévoit une recherche préalable des cavités sur les arbres concernés, par un expert écologue, puis l'abattage
doux de l'arbre concerné : tronçonner le moins possible, déposer les troncs délicatement au sol, cavités orientées vers le haut,
et laisser ces troncs au sol durant au moins 24 h pour permettre aux éventuelles chauves-souris cachées de s'enfuir lors de la
première nuit.
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Limiter l€clairage nocturne sur site

Les effets de la pollution lumineuse sur la faune et la flore sont importants. ll est donc primordial que les futurs projets

d,aménagements, et notamment celui des Grangettes, prévoient un éclairage adapté aux problématiques écologiques. Pour

cela, un ùavail doit être fait sur le choix des lampadaires (type d'ampoule, orientation, densité, puissance lumineuse) mais

également sur le choix de plages horaires de fonctionnement, voire la mise en place d'ampoules à détection.

Faciliter la présence du Hérisson d'Europe
pour les projets de lotissements, ou prévoyant des espaces paysagers, le Hérisson d'Europe peut être favorisé pour per-

mettre son'maintien, I'espèce s'adaptani bienà l'urbanisation si les conditions pour l'accueillir sont présentes. Ainsi, assurer la

continuité entre les parcelles (passages à hérissons au niveau des haies), maintenir la présence de linéaires arbustifs, arborés,

et proscrire I'utilisation de produits phytosanitaires.

Démantèlement des gîtes à reptiles/amphibiens

Des zones identifiées comme favorables aux reptiles, voire aux amphibiens, ont été mises en évidence au niveau des Gran-

gettes mais également dans certains autres secteurs ciblés pour lbuverture à l'urbanisation. Le démantèlement de ces gîtes

fiotentiels devra donc être programmé au démarrage des travaux, en respectant le calendrier d'intervention cité précédem-

ment, et en présence d'un expàrt herpétologue, afin de limiter le risque de destruction d'individus. Le mois dbctobre devra,

ainsi, être privilégié pour la réalisation de ce type dbpération.

Mesures liées aux chantiers
ppour le projet des Grangettes, mais également pour le secteur 4, la délimitation précise des emprises de chantier est essen-

tielle pour éviter toute atteinte aux milieux naturels limitrophes, notamment dans le cas du respect de la mesure de réduction

d,emprise. En outre, l'accompagnement des travaux par un expert écologue permet d'assurer de la bonne application des

différentes mesures d'atténuatiàn d'impact. Si, pour des opérations comme celle prévue sur le secteur des Grangettes, ce suivi

doit être prévu sur la durée totale des travaux, pour d'autres le suivi peut avoir lieu uniquement lors des premiers mois (cas du

secteur 4, par exemple, où les problématiques écologiques sont peu présentes).

Si ces mesures permettent de limiter fortement les incidences sur les individus d'espèces protégées / patrimoniales et sur les

effets indirects possibles sur la biodiversité, des incidences résiduelles demeureront concernant la perte d'habitats d'espèces,

voire la destruction d'individus pour certaines espèces au niveau du secteur des Grangettes, et possiblement sur d'autres

secteurs.

Du fait de ces incidences résiduelles notables, des échanges ont été réalisés avec la mairie afin de prendre en compte, dès à

présent, la nécessité de mise en place d'une compensation écotogique pour la réalisation de ces projets. Plus particulièrement,

ies parcelles agricoles situées en bordure du projet des Grangettes, appartenant à la commune de Cers, sont réfléchies pour

être intégrées à d"r mesures compensatoires écologiques : maintien d'une activité agricole tout en favorisant la biodiversité

locale vii la plantation de linéaires arbustifs/arboréi, la mise en place de bandes enherbées, de gîtes à reptiles ponctuels, et

le maintien de zones de friches. La conversion en agriculture biologique permet, également, de limiter les intrants et favoriser

ainsi la biodiversité locale. En outre, la surface nécessaire pour la compensation écologique du projet des Grangettes étant

relativement importante (plus d'une trentaine d'hectares), des zones de compensation ont été également définies au niveau

du Domaine de Caylus, en bordure est du territoire communal. lci aussi, le renforcement de la mosaque agricole est proposé

pour favoriser l'ensemble des espèces protégées et également patrimoniales locales. Les mesures compensatoires du projet

des Grangettes sont ainsi réfléchies au sein d'une entiié écologique et agricole cohérente. Elles seront finalisées dans le cadre

de lélaboration du dossier réglementaire correspondant, actuellement en cours de reprise (dossier de demande de déroga-

tion au titre des espèces protégées pour le projet des Grangettes). Leur pertinence a déjà été vérifiée, mais des ajustements

sont en effet encore nécessaires par rapport aux surfaces à compenser et aux actions de gestion à y définir.
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Aperçu des milieux ciblés pour la compensation écotogique du projet des Grangettes - CBE,20{7

La carte suivante localise le secteur de compensation écologique identifié pour le projet des Grangettes en octobre 2018
(sous réserve des modifications suite aux inventaires de 2021).

El Pé.imètr€ rot€nu pour lâ
compensation êcologique
de la ZAC "les Grangettes'
=38ha

l": Périmètre d€ la ZAG "les
Grangetteg'
: 13,9 ha

0 t(x' a'00 n

--l
lvleltrG dqlwsgÊ : Vlls da Cltg
Réoljclol : CBE. noËmt a 2022
€erc. : Googlo Saldltâ

illustration 194. LocalÎsation des zones de compensotion identifiées pour le projet de ZAC Les Grangettes (CBE 2022)
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V. MESURES PoUR ÉvITrR, nÉouIne, COMPENSER LES EFFETS DOMMA.

GEABLES DU PLU SUR UENVIRONNEMENT, ET RECOMMANDATIONS
Différentes mesures pour limiter, plus particulièrement, les incidences de I'aménagement du secteur des Grangettes, ont

été évoquées dans le chapitre précédent. Nous les rappelons ici, étant donné quêlles pourront être également adaptées à la

réalisation des autres opérations d'aménagement, le cas échéant. Par ailleurs, sont également ajoutées quelques préconisa-

tions permettant une meilleure intégration de ces ouvertures à l'urbanisation dans l'environnement communal.

1. Rnppn DEs MEsuREs DÉFtNlEs PouR LE PRoJET DEs GRANGETTEs

plusieurs mesures d'atténuation d'impact sont ainsi prévues dans le cadre de l'aménagement du secteur des Grangettes :

. Réduction de l'emprise du Projet

. Respect d'un calendrier d'intervention

. Prise en compte des espèces invasives

. Respect d'un protocole pour la coupe des arbres remarquables

. Limiter léclairage nocturne sur site

. Faciliter la présence du Hérisson d'Europe

. Démantèlement des gîtes à reptiles/amphibiens

. Mesures liées auxchantiers

par ailleurs, des mesures compensatoires sont également prévues, via la restauration d'une mosatque agricole et naturelle

sur la plaine agricole locale sur une entité d'environ 30 ha en bordure est du projet. Ces mesures compensatoires seront affi-

nées dans le cadre de l'élaboration du dossier réglementaire correspondant (dossier de demande de dérogation au titre des

espèces protégées).

2. RrcommnruDATtoNs

Les recommandations suivantes sont proposées pour être intégrées à toute poursuite d'urbanisation sur la commune :

elles permettent, en effet, de prendre en compte des problématiques plus larges sur la biodiversité, parfois commune et liée

à I'activité humaine.

Recommandations sur les espèces végétales à planter/proscrire

Une vigilance particulière devra être de mise lors des travaux paysagers prévoyant la plantation de végétaux ornementaux'

De nombreuses espèces sont, en effet, connues sur la commune pour être envahissantes : Herbe de la Pampa, Figuier de Bar-

barie, Oxalis articulé,Véronique de Perse, Lamourde d'ltalie, Pyracantha et Ailante. De plus, de nouvelles introductions doivent

être proscrites.

Exempresd'espèces,':ï"ïË'":HJîi.îi:î$:-"jiffi::n:BH:ï:'F'j;fi"':"-iË'{1T?T"n" o"'"

Un document descriptif des plantes envahissantes de la région méditerranéenne, élaboré par lAgence Méditerranéenne

de l,Environnement- LR et lAgence Régionale Pour l'Environnement - PACA (2004) est disponible sur internet et pourra être

consulté pour en savoir plus zur les esfèces les plus sensibles sur le pourtour méditerranéen : http://wwwtela-botanica.orgl

reseau/projet/fich iers/PELR / 1 4436 / PELR-1 4438.pdf.

par ailleurs, un site internet est dédié aux espèces végétales exotiques envahissantes des Alpes et Méditerranée : http://

www.invmed.fr.
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Concernant le choix des végétaux horticoles herbacés à privilégier dans le cadre de la végétalisation des rues et des jardins,
nous renverrons à un document réalisé par la ville de Bordeaux et qui s'adapte au contexte de Cers : < Guide de végétalisa-
tion des rues de Bordeaux > Mairie de Bordeaux, 2013. ll est disponible en téléchargement sur le lien suivant : http:/climac-
tions-bretagnesud.bzhlwp-content/uplo ads/2016/03/guide-vegetalisation_042013.pdf. ll présente des essences qui peuvent
s'adapter au climat méditerranéen et met en garde l'utilisation de certaines espèces exotiques envahissantes. Les conseils
d'un écologue botaniste pourront également être recherchés afin de vérifier la pertinence de la palette végétale retenue.

Afin de compléter ces informations, les listes suivantes présentent quelques espèces indigènes susceptibles dêtre utilisées
sur la commune et dont certaines sont illustrées. Cette liste comprend des arbres, des arbustes (y compris des arbustes bas)
et des plantes herbacées. Lbrigine des plants utilisés est aussi importante afin déviter les dégénérescences génétiques par
croisement avec des individus indigènes. Le recours à des pépinières locales et le label <Végétal Local> permettent de garantir
la provenance des plants et de limiter les risques de pollution génétique.

Arbres Arbre de Judée Cercis sîtiquastrum Herbacées Badasse Dorycnium pentaphyttum
Olivier O/ea eurcpaea Saponaire de Montpeilier Sapôn aria ocymoi:des
Laurier sauce Laurus nobilis Miliepertuis Hypericun petôntum
Frène à feuilles étroites Fraxinus angustifolia Muflier Antinhinum majus
Micocoulier Celtis australis Lavande officinale Laianduta angusflfotia
Chêne vert Quercus ilex
Chéne pubescent Q. pubescens
Érable de MontpellierAce r monspessulanum

D'autres essences ornementales pourront être proposées et validées par un écologue botaniste.

Exemples d'espèces-indigènes préconisées pour tes plantations ; de gauche à droite : Olivier (CBE,
20071, Ciste cotonneux (CBE,2018), Arbre de Judée (CBE, 20ig)

Recommandations pour la rénovation des bâtiments anciens
En cas de rénovation de vieux bâtiments, notamment dans le village-même de Cers, quelques opérations simples peuvent

être préconisées, car source de biodiversité. Elles shppuient sur les documents réalisés par la LPO et le CAUE de l;lsère (http://
www.biodiversiteetbati.fr4, et notamment sur les fiches techniques < Biodiversité et bâti > ou < Biodiversité et paysage urbain
), détaillant Ia pratique recommandée. Leur consultation est libre sur internet, et représente une réelle source d'idées lors des
travaux de rénovation des bâtiments.

En parallèle, il est également important de garder au maximum la structure et l'hétérogénéité des vieux bâtiments qui
offrent un ensemble de petites niches écologiques propices à la faune, voire à la flore:

- Ne pas enduire toutes les anfractuosités pour maintenir des trous favorables aux reptiles, aux chauves-souris ou aux
oiseau& ces trous ne remettant pas en cause l'isolation thermique du bâtiment. De la même manière, éviter dbbturer les
génoises.

- Ne pas bloquer l'accès aux combles et aux caves, lorsqu'elles sont présente (notamment pour les chiroptères)
- Eviter tout traitement chimique des charpentes où des chauves-souris sont connues. En effet, il n'est pas forcément
nécessaire de faire des traitements préventifs. A défaut, des injections de produits biologiques non nocifs (composés de
cuivre ou de zinc) sont à privilégier. En cas de traitement curatif, utiliser au maximum des produits naturels, sans odeur et
respecter les doses prescrites ou utiliser les traitements à air chaud.
- Limiter l'éclairage des bâtiments

Recommandations pour la préservation et valorisation de la biodiversité
La commune de Cers est labelisée <Terre Saine, communes sans pesticides > co-piloté par le ministère de la Transition éco-

logique et l'Office Français de la Biodiversité, depuis 2017.

D'autres démarches peuvent être engagées par la commune :

- Faire de Cers un <Territoire Engagé pour la Nature > (TEN). llaction <Territoires Engagés pour la Nature > est un dispositif
permettant d'engager des collectivités au titre de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité et Stratégies Régionales pour
la Biodiversité. ll s'agit de mettre en valeur les communes qui développent des projets en faveur de la biodiversité. iour
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cela, il convient de définir trois axes : ( Agir >, ( Connaître, informer, éduquer > et < valoriser >. Les TEN, en région Occitanie,

représentent un dispositif piloté par un collectif régional constitué par les services de l'Etat (DREAL), la région Occitanie,

I'Office Français pour la Biodiversité (OFB) et les Agences de I'eau Adour-Garonne et Rhône-Méditerranée-Corse' LAgence

Régionale dâ la'giodiversité (ARB) Occitanie en assure le déploiement sur le territoire régional. Pour plus de détails, se

référer au site internet de la DREAL : http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.frlterritoires-engages-pour-la-
nature-ten-a24814.htm1, ou sur le site internet de l'OFB: https://engagespourlanature.ofb.frlterritoires.

Lancer un Atlas de Biodiversité Communal (ABC) de Cers, voire avec des communes limitrophes susceptibles d'avoir

des enjeux écologiques similaires. Cette démarche, soutenue par le ministère de la Transition écologique, permet à une

.orrrn" (ou plusieurs communes) de connaître, préserver et valoriser son patrimoine naturel. Outre un inventaire de la

biodiversité communale, il s'agit d'un outil d'information et d'aide à la décision permettant de faciliter l'intégration des

enjeux de biodiversité dans les démarches d'aménagement et de gestion. La commune de Cers possède déjà une certaine

connaissance de ses enjeux de biodiversité. Cet atlas permettrait de les améliorer, de les synthétiser / cartographier et de

permettre une meilleure appréhension par les élus mais également l'ensemble des habitants. Pour plus de détails, se réfé-

rer au site internet du gouvernement : https://ofb.gouv.frlles-atlas-de-la-biodiversite-communale.

Recommandations en cas de < problématique > liée à la biodiversité

Une commune doit pouvoir faire appel à des experts de la biodiversité en cas de problématique rencontrée sur son territoire

(lors de travaux, d'aménagements ou même au travers de questionnements de particuliers). Pour cela, la commune pourra

faire référence à des bureàux détude spécialisés sur les milieux naturels et la biodiversité mais aussi à des associations plus

spécialisées. A titre d'exemples, nous pouvons citer :

- Le Groupe Chiroptères Languedoc-Roussillon (GCLR) : à contacter en cas de problématique liée à des chauves-souris.

Le programme SOS Chiro permet de trouver un spécialiste le plus proche de chez vous : https://asso-gclr'fr/sos-chauves-

souris/?fb-edit=1 .

- La Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) de l'Hérault, et notamment le Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage de

Villeveyrac, qui peut être contacté si un animal en détresse est trouvé sur la commune : https://herault.lpo.frlcentre-de-sau-

vegarde/
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VI. INDICATEURS DE SUIVI
Cette partie définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan men-

tionnée à I'article L.153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à I'article
L. 153-29. lls doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à
un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées;

llarticle L.153-27 du code de I'urbanisme instaure que : ( Six ans au plus après lo détibération portant approbation du plon
local d'urbonisme, ou la dernière délibération portant révision complète de ce plan, ou Ia délibération ayant décidé son maintien
en vigueur ou sa modification en application du présent article, lbrgane détibérant de tétablissement pubtic de coopération inter-
communale, après avoir sollicité favis de ses communes membres, ou Ie conseil municipal procède à une anolyse des résultats de
l'application du plan, au regard des objectifs visés à I'article L. t 0l -2 et, le cas échéant, aux articles L. l214-l et L. l214-2 du code des
transports.

knalyse des résultats porte égolement, le cas échéant, sur les unités touristiques nouvelles mentionnées à l'article L. 122-16 du
présent code. Dans les communes mentionnées à l'article L. l2l-22-1, cette analyse porte en outre sur Ia projection du recul dutrait
de côte.

llanolyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe détibérant oprès que celui-ci a sollicité t'avis de ses com-
munes membres ou du conseil municipol sur lbpportunité de réviser ce plan.

l1analyse des résultots peut inclure Ie rapport relatif à I'artificialisation des sols mentionné à l'article L. 223..-l du code générol des
collectivités territoriales. Dans ce cas, Ia délibération prévue au troisième alinéa du présent orticle vaut débot etvote ou titre du troi-
sième alinéa de l'article L.2231-l du code général des collectivités territoriales. Dans les communes mentionnées au même article L.
I 2'l -22-1 , cet avis porte sur lbpportunité de réviser ou de modifier ce plonl>

Les indicateurs sont élaborés en vue de l'évaluation des résultats de la mise en application du présent p.L.U. Une grande
majorité de la bibliographie faisant référence à lélaboration d'indicateurs de suivis environnementaux propose une méthode
suivant un modèle Pression-Etat-Réponse (P.E.R.), méthode mise au point par |'O.C.D.E. l-'objectif est de relier les causes des
changements environnementaux (pressions) a leurs effets (état), et finalement aux choix établis dans le p.L.U. afin de faire face
à ces changements.

' Les indicateurs détat ont une fonction essentiellement descriptive rendant compte de l'état de l'environnement. lls
peuvent être comparés à des normes de références ou un état zéro pour apprécier les résultats de la mise en place du p.L.U,

' Les indicateurs de pression, peuvent permettre une évaluation directe de l'efficacité des politiques de mise en æuvre
au sein du document d'urbanisme.

' Les indicateurs de réponse, apprécient les actions de la collectivité mises en place pour réduire les sources de dégradation
face aux pressions de l'environnement ou améliorer la situation environnementale.

Lbbjectif est avant tout de cibler les indicateurs reflétant l'impact du document d'urbanisme sur les enjeux environnemen-
taux et territoriaux identifiés sur le territoire, ce dispositif devant, par ailleurs, rester proportionné au document d'urbanisme
et aux moyens de la collectivité. Les indicateurs ont été sélectionnés en fonction de leur pertinence pour la commune, leur
facilité d'accès et leur représentativité vis-à-vis des enjeux du territoire communal.

Le tableau ci-après liste, pour différentes thématiques environnementales étudiées, une première série d'indicateurs identi-
fiée comme étant intéressants pour le suivi de l'état de I'environnement du territoire communal. lls permettent de mettre en
évidence des évolutions en termes d'amélioration ou de dégradation de l'environnement de la commune, sous l'effet de la
mise en æuvre du P.L.U. La liste regroupe les trois types d'indicateurs présentés ci-dessus.
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Thématique lmpact suivi lndicateur
TYPe

d'indicateur
Source

Fréquence
de suivi

Biodiversité
& continuités
écologiques

Mise en valeur du
patrimoine na-

turel de la com-
mune

Etat de conservation des milieux
naturels, de la faune et de la flore
situés dans les zones de comPensa-

tion écologique

Réponse DREAL-Occitanie, en

lien avec les structures
gestionnaires de ces

milieux

1an

lmpacts sur les

espèces proté-
gées / patrimo-
niales / Natura

2000

Déterminer des surfaces d'habitats
naturels, d'habitats d'espèces Pro-
tégées / patrimoniales / d'intérêt
communautaire impactées dans le

cadre de projets soumis à autori-
sation (aménagement, défriche-
ment...).

Travail cartographique

Etat Documents inhérents à

chaque < aménagement
> (synthèse à faire
par la mairie et/ou

les services de l'État),

potentiellement en

lien I'animateur du site

Natura 2000 (CABM)

Durée du
PLU

lmpacts sur les

milieux naturels
/ agricoles et les

cortèges dês-
pèces associés

En complément de l'indicateur
précédent, déterminer des surfaces

altérés / détruites en milieu naturel

/ agricole par des opérations non

soumises à autorisation.

Travail cartographique

Etat Travail à faire par la

commune, en lien
possible avec les

services de l'État

Durée du
PLU

Paysage

/ qualité
architecturale

Linéaires d'en-
trée de ville et/ou
d'abords routiers
réaménagés

ldentifier et quantifier les linéaires

recevant des aménagements
paysagers ou faisant lbbjet d'une
requalification intégrant une valo-

risation de l'aménagement

Etat Commune et
Département

6 ans

Évolution pay-

sagère et archi-
tecturale des

espaces de déve-
loppement futur

ldentifier et quantifier les espaces

paysager dans les zones à urba-
niser et déterminer les évolutions
architecturales des constructions
futures (diversification des types

d'habitats, ...)

Etat Commune 6 ans

Évolution des es-

paces publics du
village

ldentifier et quantifier les espaces

publics (stationnements, Parc
publics, ...) dans le village

Etat Commune 6 ans

Consommation
d'espace et
artificialisation
des sols

Consommation
d'espaces agri-
coles, naturels et
forestiers

Superficie de la tâche urbaine Etat Commune - Occsol 6 ans

Évolution de l'ar-

tificialition des

sols

Superficie des espaces artificialisés Etat Commune - Occsol 6 ans

Niveau de protec-

tion des espace

agricoles et évo-
lution du mitage
agricole

Superficie des espaces nouvelle-
ment bâti dans les zones agricoles
du PLU et vérification de la maîtrise

du mitage agricole

Réponse Commune 6 ans

Agriculture

Évolution du po-

tentiel agrono-
mique

Évolution du potentiel agrono-
mique sur les espaces sur les es-

paces à urbaniser et sur les espaces
préservés

Pression DRAFF / ACH 6 ans

Superficie des es-
paces cultivés

Superficie des espaces cultivés DRAFF 6 ans
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Économie

Économie com-
merciales, de
services et touris-
tiques

Superficie des espaces dédiés aux
commerces, de services et touris-
tiques

Pression Commune 6 ans

Entreprises Quantifier le nombre dêntreprises Etat Commune / lnsee 6 ans

Tourisme Quantifier la capacité d'accueil
(gîtes, hébergements touristiques,
...)

Etat Commune / lnsee 6 ans

Habitat

Démographie Nombre de résidents permanents
futurs

Etat Commune / lnsee 6 ans

Logements Production de logements perma-
nents, aidés et évolution de la part
des résidences secondaires dans
les opérations d'aménagement
futur et à léchelle de la Commune

Suivi de l'analyse du point mort

Réponse

Etat

Commune/lnsee/Etat 6 ans

Densité Nombre d'habitation dans la zone
à urbaniser à vocation d'habitat et
évolution de la densité à l'échelle
du village

Etat Commune 6 ans

Gestion des
risques majeurs
et nuisance

Risque naturels et
technologiques

Nombre de bâtiments exposés
à un risque naturel ou technolo-
gique (inondation, mouvements
de terrain, submersion marine, etc.)
+ artificialisation dans ces zones

Réponse DDTM 6 ans

Évolution de la superficie des
zones urbanisées en zone d'inon-
dation à enjeu fort (R)

Etat DDTM 6 ans

Nuisances so-
nores

Évolution du nombre de bâtiments
exposés au bruit des infrastruc-
tures de transport

Etat DDTM 6 ans

Eau et
assainissement

Qualité de l'eau
distribuée

Nombre des analyses non
conformes

Etat Service Eau et
Assainissement de Ia

CABM

6 ans

Rendement du
réseau dêau po-
table

Évolution du rendement réseau du
réseau de distribution

Etat Service Eau et
Assainissement de la

CABM

6 ans

lnstallations
tonomes
conformes

au-
non

Nombre des installations en ANC

Non contrôlées

Conformes

Non conformes ou inexistantes

Etat Service Eau et
Assainissement de la

CABM

6 ans

Capacité du dis-
positif épuratoire
collectif

Station dépuration de Béziers : ca-
pacité totale et marge disponible
en EH (Équivalents Habitants)

Conformité des installations

Pression Service Eau et
Assainissement de la

CABM

6 ans

Energie

Équipements à

énergies renou-
velables

Nombre de bâtiments publics et à

vocation d'habitat collectif équipés
d'instal lations à énergie renouve-
lable

Etat Commune 6 ans

Déchet

Collecte et valo-
risation des dé-
chets

Nombre de points d'apport volon-
taire sur la commune

Etat CABM 6 ans

Compostage Volume des déchets compostés Etat CABM 6 ans

Mobilité douce
Linéaires de voie verte, voies cy-
clables, voies aménagés, ...

Etat CABM / Commune 6 ans
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Le volet biodiversité et milieux naturels de l'évaluation environnementale, pour la révision du PLU de la commune de Cers,

a porté sur une analyse à l'échelle du territoire communal, mais également sur létude plus précise des cinq secteurs identifiés

pàur lbuverture à liurbanisation, lors du lancement de la révision du PLU, et du démarrage du diagnostic écologique. Ces

secteurs sont localisés sur la carte suivante.

- 
Cours d'eau permanents

- 
Principaux axes routiers

: Voiesferrées

Q Limites communales de Cers

L-'] Secteurs préws pour
l'extênsion de l'urbanisation

0 500 1000m

tæ

Maltre d'evage: Cmmune de Cds
Réalisâtim : CBE, iuill€i 2023
Sdrce : Gægle Satdllte

illustration 195. Localîsation des secteurs pressentis pour lbuverture à I'urbanisotion de Ia commune de Cers

La commune de Cers est majoritairement constituée par la matrice agricole du biterrois, dominée par les vignobles et les

cultures annuelles, mais où également des fiches ou des entités arborées sont identifiées (au nord de la commune pour ces

dernières). Le canal du Midi traverse une petite partie sud du territoire communal'

. r'i'ffi

Culture située en bordure de I'urbanisation de Cers - CBE,202t

Vignoble situé sur le territoire communal - CBE' 2A21
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Friche en bordure ost de I'urbanisation de Cers - CBE, 2021

La carte suivante illustre lbccupation du sol à léchelle de la commune : les milieux agricoles prédominent, ponctués de
quelques milieux naturels ouverts à semi-ouverts, voire arborés. A l'inverse, le tissu urbain représente une entité homogène,
au sud-ouest de la commune.

G ran dc s cntltê s êeo loglq ues
tl0eux natu/.alç

I owert à sâmi-ôu\rêrt

I Boi€é

tlrllaux hutlddêg

I Bassin nafursl ou ârtificrel

Cânâl du midi

I Cours d'êau tsmporahÈ3

lfrIcux agrlcolot

El ColluiôÊ ânnuollôs

I FrichE

I Oliveraie

fË SêrrêsagdcolêË

I Vgnoble

lt{eux u.ôdnr

I Autoroute, route etYoie lenêe

I Uôanisation

Limltsâ qommunâlsa

0 500 't000n

-æl

ilâitra dwva9a : Cmmutrr d. C*
ft aChsllil : CBE. Àwll 201 5
Sowcc: Godc$ddûc

illustration 196, Localisation des secteurs pressentis pour lbuverture à I'urbanisotion de Ia commune de Cers
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La matrice agricole, bien qu'anthropisée, est particulièrement favorable à de nombreuses espèces floristiques et faunis-

tiques, comme par exemple lAristoloche à nervures peu nombreuses Aristolochia paucinervis et la Nonée blanche Nonea

".'hioidu, 
porr iu flore, la Magicienne dentelée Saga pedo, le Lézard ocellé Timon lepidus ou l'Outarde canepetière Tetrax

tetrax pour la faune. Les enjeux écologiques sont ainsi identifiés de faibles à ponctuellement très forts sur le territoire commu-

nal, comme illustré par la carte suivante'

Enjeux écologlques

I Très forts

I Fortsâtrèsforls

I Forts

I Modérés à forts

I Modérés

\\ Faibles à modérés

Faibles

l-.l Très faibles

E Limites communales

i]]l Secteurs prévus Pour
l'extension de I'urbânisation

0 500 1 000m
l-

Maitlê d'ouwgÊ ; Commun€ de C€F
Réalisation : CBE. août 2023
Source : Gægle Satellite

illustrotion 197. Hiérsrchisation et spotiolisation des enjeux écologiques sur Ia commune de Cers

A léchelle des différents secteurs ciblés pour lbuverture à I'urbanisation, des enjeux plus contrastés ont été mis en évidence'

Sur le secteur 1, des enjeux forts à très forts sont attendus, avec notamment la présence potentielle du Lézard ocellé, connu

à proximité. Le secteur 2 est concerné par enjeux globalement modérés avec la présence d'espèces telles que la Magicienne

dentelée ou le Seps strié. Des enjeux modérés ont été mis en évidence pour le secteur 3, avec notamment plusieurs espèces

de reptiles, d'insectes et dbiseaux patrimoniaux attendues localement. Le secteur 4, quant à lui, est concerné par des enjeux

modàrés sur une large partie de sa surface, notamment de par la présence d'un petit mammifère patrimonial' Enfin des enjeux

faibles à très forts ont été mis en avant sur le secteur des Grangettes.

Tenant compte de ces résultats, il était important que le PLU prenne au mieux en considération les enjeux écoto-

giques identifiés afin de les préserver, voire de les vaioriser. Ainsi, au fur et à mesure de I'avancement de la révision

du pLU, la nécessité de limiter la consommation de milieux naturets et agricoles a été mise en avant. La commune a,

par conséquent, décidé d'abandonner lbuverture à l'urbanisation des secteurs 1 à 3. Seuls le secteur 4 et le secteur ,

des Grangàttes ont été maintenus. Ce dernier a fait lbbjet d'une évolution notable de son périmètre tout au long

de ta proédure de révision du PLU, passant ainsi initialement d'une surface de près de 25 ha à une surface finale de

9,7 ha, dont 1,8 ha de zone naturelle maintenue.

Le pADD retrace, aussi, l'intérêt de préserver les milieux naturels / agricoles de la commune. Malgré cela, des incidences né-

gatives ont pu être mises en évidence sur la biodiversité et les milieux naturels, et la séquence dite ERC (Eviter-Réduire-Com-

fienser) a été appliquée. La mise en æuvre de plusieurs mesures permet de limiter les incidences attendues. Cependant, au

iegard d,incidences résiduelles sur plusieurs espèces faunistiques protégées, la démarche pour la recherche d'une compen-

sation a été initiée dans le cadre des procédures réglementaires liées à I'aménagement de certains secteurs. Elle permettra, in

fine, de parvenir au maintien, dans un bon état de conservation, des habitats / espèces présentes localement.

par ailleurs, plusieurs recommandations dbrdre général ont également été émises, afin d'intégrer au mieux le PLU (et les

futurs aménagements) dans son environnement ei surtout, afin de permettre aux élus et aux habitants de la commune de

préserver et valoriser ces enjeux de biodiversité communaux. Différents indicateurs de suivi ont, enfin, été développés pour

vérifier l'intérêt du territoire communal pour les milieux naturels, la faune et la flore.
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Tous ces éléments permettent de considérer que la démarche mise en æuvre dans le cadre de la révision du pLU a permis
une bonne mise en valeur du patrimoine naturel de la commune dans le pLU.

',.'.ffi.'-E,.

Aperçu de la zone naturelle maintenue au sein du futur projet de la ZAC des Grangettes - cBE
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Sigles utilisés

APPB ou APB : Arrêté Préfectoralde Protection de Biotope

BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières

CBE : Cabinet Barbanson Environnement

CBNMed : Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles

CEFE - CNRS : Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (à Montpellier) - Centre National de la

Recherche Scientifique

CNPN : Conseil Nationalde la Protection de la Nature

CREN / CEN : Conservatoire Régionaldes Espaces Naturels

CSRPN : Conseil Scientifique Régionaldu Patrimoine Naturel

DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer

DOCOB : Document d'Objectifs

DREAL: Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (ex DIREN :

Direction Régionale de I'Environnement)

EBC : Espace Boisé Classé

ENS : Espace Naturel Sensible

EpHE-EBV: Ecole Pratique des Hautes Etudes, équipe Ecologie et Biogéographie des Vertébrés

FSD : Formulaire Standard des Données (disponible sur le site internet de I'INPN)

GCLR : Groupe Chiroptères Languedoc-Roussillon

INPN : lnventaire Nationaldu Patrimoine Naturel

LGV: Ligne à Grande Vitesse

MEDDE : Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie

MNHN : Muséum Nationald'Histoire Naturelle

N2000 : Natura 2000

ONCFS : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage

ONEM : Observatoire Naturaliste des Ecosystèmes Méditerranéens

OPIE : Office pour les lnsectes et leur Environnement

PLU : Plan Locald'Urbanisme

PN : Parc National

PNA : Plan National d'Actions

PNR: Parc Naturel Régional

PPRI : Plan de Prévention du Risque lnondation

pSlC : Proposition de SIC

RNN : Réserve Naturelle Nationale

RNR : Réserve Naturelle Régionale

SCOT : Schéma de COhérence Territoriale

SFO : Société Française d'Odonatologie

Sl / SC : Site lnscrit / Site Classé

SIC : Site d'lmportance Communautaire
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SIG : Système d'lnformation Géographique

SILENE : Système d'lnformation et de Localisation des Espèces Natives et Envahissantes

SINP : Système d'lnformation sur la Nature et les paysages

SRCE : Schéma Régionalde Cohérence Ecologique

UICN : Union lnternationale pour la Conservation de la Nature

VNEI : Volet Natureld'Etude d'lmpact

ZICO: Zone lmportante pour la Conservation des Oiseaux

zNIEFF : zone Naturelle d'lntérêt Ecologique Floristique et Faunistique

ZPS: Zone de Protection Spéciale

ZSC : Zone Spéciale de Conservation

Sigles utilisés dans les tableaux du document
CB: Corine Biotopes

DH / DO : Directive européenne < Habitats, faune, flore > et Directive européenne < Oiseaux >.

DZ : Déterminant de ZNIEFF

LR : Languedoc-Roussillon

LRM : Liste Rouge Mondiale

LRE : Liste Rouge Européenne

LRN : Liste Rouge Nationale

LRR : Liste Rouge Régionale

PE : Protection Européenne

Pl : Protection lnternationale

PN : Protection Nationale
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Annexes

Annexe 1 : référentiels d'évaluation utilisés

Cette annexe présente les différents outils disponibles aujourd'hui pour l'évaluation du statut
patrimonial d'une espèce. lls concernent aussi bien des statuts de protection que de conservation
(dit aussi statuts de menace) et sont établis à différentes échelles géographiques : mondiale,
européenne, nationale et régionale, parfois départementale.

Tableau 28 : statuts de protection et de menace des habitats et espèces aux niveaux régional, national,
européen et international en date des derniers arrêtés

STATUTS DE PROTECTTON (STATUT REGLEMENTATRE)

Protection : il s'agit d'une protection stricte qui porte sur les individus eux-mêmes ou sur leur
habitat. Toute atteinte à ces espèces est interdite (destruction, capture). En France, si la
destruction d'une espèce soumise à protection nationale ou régionale ne peut être évitée lors de
la mise en place d'un projet, un dossier de demande de dérogation de destruction d'espèce
protégée doit être établi.

Pl(Protection lnternationale)

C. Bonn (convention de Bonn) :23 juin 1979 (JORF du 30/10/1990). L'objectif fondamentalde cette convention
à caractère universel est de protéger I'ensemble des espèces migratrices (pàs seulement d'oiseaux) sur tous leurs
parcours de migration, ce qui nécessite une importante coopération internationale. Les espèces de I'annexe 2 se
trouvent dans un état de conservation défavorable et nécessitent I'adoption de mesures de conservation et de
gestion appropriées.

Flore (ou
habitats

naturels si
spécifié)

Faune

lnsectes Amphibiens-
Reptiles Mammifères Avifaune Poissons

o
(,
o
e
tL
oE
o)
a!

o

PI
C. Bonn 1979
C. Wash 1973

PE
DH, DO

1992 annexes I

(flore et
habitats

naturels), ll et lV

1992
annexes ll et

IV

1992
annexes ll et

IV

1992
annexes ll et

IV

2009
annexe I

1992
annexes
ll et lV

C. Berne 1979
PN 1 995 2007 2021 2007 2009 2004
PR 1 997

t
o
tr
o
G

b!t
9Ë
E9
oLtt
o

(!
o

LRM 2021

LRE 2011
2010 et

2016
(orthootères)

2009 2007 2015

LRN
1995t2012:
Orchidées :

2010

1994t2012
2016

(odonates)
2015 2017 2016 1994

LRR

2018
(odonates)

2019
(oaoillons)

2012 2015

DZ flore et habitats
naturels : 2009 2009 2009 2009 2009 2009

rffi
ffi PLU de Cers - Rapport de présentation

394



G. Wash. (Convention de Washington) : - 3 mars 1973 - concerne le commerce international des espèces

menacées de Faune et de Flore sauvige menacées d'extinction (CITES). Annexe ll : espèces dont le commerce

est strictement réglementé.

PE(Protection Européenne)

DH (Directive < Habitats >) : directive n"92l43lCEE du Conseil du 21105192 concernant la conservation des

habiiats naturels ainsi que la faune et de la flore sauvages (JOCE du 2A07/92):
/ Annexe I : types d'habitats naturels d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de

Zones Spéciales de Conservation (ZSC).
/ Annexe ll : espèces végétales et animales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la

désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC)'

Habitat ou espèce prioriàire : Types d'habitats naturels et espèces en danger de disparition pour la conservation

desquels la iommunauté porteune responsabilité particulière, compte tenu de la part de leur aire de répartition

naturelle comprise dans le territoire européen des Etats membres où le traité s'applique'
/ Annexe lll : critères de sélection des sites susceptibles d'être identifiés comme d'importance communautaire et

désignés comme zones spéciales de conservation.
/ Annèxe lV : espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte. La

Oirecti"e llterdit : toute forme de cafture ou de mise à mort intentionnelle de ces espèces dans la nature, la

perturbation intentionnelle de ces espèces, notamment durant la période de reproduction, de dépendance,

à'hibernation et de migration, la destruction ou le ramassage intentionnels des æufs dans la nature, la

détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou de repos.
/ Annexe V : espèces animales et végétales d'intérêt communautaire pour lesquelles les prélèvements ne doivent

pas nuire à un niveau satisfaisant de conservation.
Les espèces et habitats figurant aux annexes I et ll de cette directive doivent être considérés, dans la plupart des

cas, comme de haute valeur patrimoniale.
Pour chaque habitat décrit, on peut établir une correspondance avec deux typologies : .

- La tupàloqie EUNIS : typologie européenne des habitats plus récente et plus complète, elle tend à remplacer la

typologie Corine Biotope
- [â tvoôtoote runfURÀ ZOOO : dans le cadre du réseau écologique européen Natura 2000, suite à la directive

@AUNE/FLoREg2l4glCEE>,ilaétédéfiniunelisted'habitatsd'intérêt
communautaire (dont certains sont considérés < prioritaires >) : base nommée EUR27. Cela leur confère une

forte valeur patrimoniale.

DO (Directive << Oiseaux r) : directive n"2009t147tCE du parlement européen et du conseil du 30 novembre 2009

concernant la conservation des oiseaux sauvages. Elle remplace la directive n' 79/409/CEE :

/ Annexe I : espèces menacées devant faire t'objet de mesures spéciales de conservation en particulier en ce

qui co-ncerne leur habitat, afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution. Ces

espèces justifient la désignation de Zones de Protection Spéciale (ZPS).
/ Annexe li : espèces migràtrices non visées à I'annexe I qui peuvent faire l'objet d'actes de chasse dans le cadre

de la législation naiionale.
z nnnexJlll : espèces pour lesquelles il existe une certaine souplesse quant à la destruction d'individus, de leurs

habitats, la vente et le transPort.

G. Berne (Convention de Berne) : réglementation européenne fixant à son annexe l, les espèces de flore

strictemeni protégées. L'annexe ll cite 4ô0 espèces de vertébrés totalement protégées dont la capture, la mise à

mort, I'exploitatioi ainsi que certaines formes de perturbations intentionnelles sont interdites. L'annexe lll cite la

faune dont I'exploitation est réglementée.

PN( Protection Nationale France)

Réglementation nationale fixant la liste des espèces protégées sur tout le territoire français. Ces espèces sont

intàgralement protégées par la légistation française au titre de la loi n" 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la
protéction de la natuie et àu decret d'application n" 77-1141du 12 octobre 1977. Divers arrêtés ont ensuite été mis

en place pour préciser les espèces protégées concernées de chaque groupe biologique :

- coNcERNANT LES ESPECES VEGETALES : Arrêté modifié du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces

végétales protégées sur I'ensemble du territoire
. Art. 1 er. (Arr. du 31 août 1995, aft.2) - Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de

permettre la conservation des biotopes correspondanfs, sonf interdits en tout temps et sur tout le tenitoire
'métropolitain 

la destruction, la coupe, ta mutilation, I'arrachage, ta cueillefte ou l'enlèvement, le colpoftage,

l'utilis'ation, Ia mise en vente, la vente ou I'achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces

sauvages présents sur le territoire nationa!, à I'exception des parcelles habituellement cultivées, des

especés citees à l'annexe t du présent arrêté. Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de
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mutilation et d'arrachage, ne sont pas applicables aux opérations d'exptoitation courante des fonds ruraux
sur /es parcelles habituellement cultivées.

c Art. 2. - Aux mêmes fins, il est interdit de détruire tout ou partie des spécimens sauyages présents sur le
tenitoire national, à I'exception des parcelles habituellement cuttivées, des espèces rnJcnTes à I'annexe ll
du présent arrêté.

CONCERNANT L'AVIFAUNE : espèces protégées sur le territoire français au titre de I'arrêté du 2g octobre
2009. ll indique que pour l'ensemble des espèces mentionnées dans les articles 3 et 4 établis selon les critères
énoncés dans I'article I du présent arrêté :

. " Sonf interdits sur tout le teritoire métropolitain et en tout temps : la destruction intentionnelle ou
I'enlèvement des æufs ef des nrds ; la destruction, ta mutitation intentionnettes, ta capture ou I'enlèvement des
oiseaux dans le milieu naturel ; la pefturbation intentionnelle des,oiseaux, notamment pendant ta péiode de
reproduction et de dépendance, pour autant que Ia perturbation remette en cause le bon accomplissement des
cycles biologiques de I'espèce considérée.

. Sonf interdites sur/es parties du territoire métropolitain où t'espèce est présente ainsi que dans I'aire de
déplacement naturel des noyaux de populations exlsfanfs ta destruction, !'altération ou la dégradafion des slfes
de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou
biologiques réputés nécessar'res à la reproduction ou au repos de t'espèce considérée, aussi longtémps guTls
sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de ràpos'de cette
espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remefte en cause le bon
accomplissement de ces cycles biologiques."
Les espèces concernées par ce présent arrêté représentent la quasi-totalité des espèces nicheuses sur le
territoire métropolitain à I'exception des nicheurs occasionnels ou accidentels. Cet arrête imptique au même
titre que I'arrêté du 17 avril 1981 d'éviter la période de reproduction pour la réalisation des travaux lourds
du projet (décapage, terrassement, abattage d'arbres, débroussaillage ou fauche avec engin).
Le second point, concernant I'interdiction d'altérer ou de dégrader des sites de reproduction et des aires de
repos des espèces pour autant que cela remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques des
espèces mentionnées aux articles 3 et 4, impliquera une demande de dérogation à ceé interdictiôns. Cette
dérogation peut être accordée dans les conditions prévues aux articles L.411-2 (4), R. 411-6 à R. 411-14 du
code de I'environnement, selon la procédure définie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
Remarque : la décision d'une demande de dérogation est déterminée suite aux évaluations réatisées par les
experls écologues.

CONCERNANT LES MAMMIFERES TERRESTRES : arrêté du 23 avril 2007 fixant ta tiste des mammifères
terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
Pour les espèces listées (dont toutes les espèces de chiroptères) :

/. - Sont interdits sur tout le teritoire métropolitain et en tout temps ta destruction, la mutilation, la capture
ou l'enlèvement, Ia pefturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel.

ll.'Sont interdites sur/es pafties du teritoire métropolitain où I'espèce est présente, ainsique dans I'aire
de déplacement naturel des noyaux de populations exr'sfanfs, la destruction, t'aitération ou ta dègradation des
sifes de reproduction ef des aftes de repos des animaux. Ces interdictions s'apptiquent aux étéments physiques
ou biologiques réputés nécessarres à la reproduction ou au repos de t'espèce considéree, aussi ioigte'mps
qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successfs de reproduction ou de repos de
cette espèce et pour autant que Ia destruction, I'altération ou la dégradation remefte en cause te bon
accomplissement de ces cycles biologiques.

lll. - Sont interdits sur tout le teritoire national et en tout temps ta détention, le transport, la naturalisation,
le colpoftage, la mise en vente, Ia vente ou I'achat, l'utilisation commerciale ou non, des spécimens de
mammifères prélevés:
- dans le milieu naturel du teritoire métropolitain de la France, après Ie lg mai 1gg1 ;
- dans le milieu naturel du teritoire européen des aufres Etats membres de I'lJnion européenne, après ta date
d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1g92 susvisée.

CONCERNANT LES REPTILES ET AMPHIBIENS : arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et
des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur I'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (JORF 11 février 2021, p.257).
t Cet anêté indique que pour I'ensemble des espèces mentionnées dans /es articles 2 et 3, et selon les critères
énoncés dans l'afticle 1 du present arrêté :

"1' Sont interdits, surtout le territoire métropotitain et en tout temps :- la destruction ou l'enlèvement des æufs ef des nids, ta destruction, la mutitation, la capture ou
l'enlèvement des animaux ;- Ia pefturbation intentionnelle des animaux, pour autant que ta perturbation remette en cause Ie bon
accomplissement des cycles biologiques de I'espèce considérée.

Ce sous-arfic/e des arficles 2 et 3 s'applique à 35 espèces d'amphibiens ef 36 espèces de repfles. tt imptique
d'éviter Ia période de léthargie et d'incubation pour Ia réalisation des travaux lourds du projet.
o Cet arrêté indique que pourl'ensemble des espèces rnentionnées dans I'afticte 2, et selon les citères énoncés
dans l'afticle 1 du présent anêté :

"2" Sont interdites sur/es parlies du teritoire métropotitain où t'espèce est présente ainsi que dans I'aire de
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déptacement naturel des noyaux de poputations exisfanfs, Ia destruction, I'altération ou la dégradatlon des

sifbs de reproduction ef des aires de repos des animaux. Ces intedictions s'appliquent aux éléments

physiques ôu biotogiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de I'espèce considérée, aussi
'tongtemps 

qu'its sint'effectivement ufrTisés ou utitisables au cours des cycles successifs de reproduction ou

de repos de cefte espêce et pour autant que Ia destruction, t'alteration ou la dégradation remette en cause le

bon accomplissement de ces cycles biologiques."
Ce sous-article de fafticle 2 s'apptique â 26 espèces d'amphibiens et 25 espèces de repfles.

o Cet arrêté indique que pour!'ensemble des espèces mentionnées dans I'article 3, et selon les critères énoncés

dans l'article 1 du présent arrêté :

"2" Sont interdité, sur tout le tenitoire national et en tout temps, Ia détention, le transport, Ia naturalisation, le

colpoftage, ta mise en vente, la vente ou l'achat, t'utilisation, commerciale ou non, des spécimens prelevés :

- ' 
aané te mitieu naturel du territoire métropotitain de Ia France, après le 12 mai 1979 ;

- Dans le milieu naturel du teritoire européen des autres Etats membres de l'lJnion européenne, après la

date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. "

Ce sous-afticle de I'afticte 3 s'applique â 9 espèces d'amphibiens et 11 espèces de reptiles.

e Cet arrêté indique que pour !'ensemble des espèces mentionnées dans I'article 4 :

'1' Est interdite, sur tout te tenitoire métropolitain et en tout temps, la mutilation des animaux-

2' Sont interdits, sur tout Ie teritoire national et en tout temps, Ia naturalisation, le colpoftage, la mise en

vente, la vente ou I'achat, t'utitisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés :

- Dans te mitieu nature! du teritoire métropotitain de la France, après Ie 12 mai 1979 ;
- Dans te mitieu naturel du tenitoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la

date d'entrée en vigueur de Ia directive du 21 mai 1992 susvisée."

Ces sous-arficles de I'afticle 3 s'appliquenf â 2 espèces d'amphibiens.

c Cet arrêté indique que, dans l'afticte 5 (paftie t), des dérogations aux interdictions fixées aux afticles 2' 3' 4

et S (partie II) peuvent être accordées daÀs les conditions prévues aux afticles L. 411-2, R. 411'6 à R. 411-14

du c'ode de'l'environnement, selon la procédure définie par arrêté du ministre chargé de Ia protection de Ia

nature.

CONCERNANT LES INSECTES : arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble

du territoire et les modalités de leur protection. Version consolidée au 6 mai 2007. Elle élargit la protection de

I'espèce à son < milieu particulier >, Cest-à-dire I'habitat d'espèce. Cette liste concerne 64 espèces.

PR (Protection Régionale)

Réglementation régionale fixant la liste des espèces protégées sur tout le territoire régional. Cette protection a

mê-me valeur que la protection nationale. En France, il existe peu de réglementations régionales de protection,

hormis pour les espèces végétales.

pR LR (protection Régionale LR): réglementation régionale en LR (arrêté du 29 octobre 1997) fixant la liste des

espèces végétales protégées sur tout ce territoire.

STATUTS DE CONSERVATION (OU DE MENACE)

Ces statuts ne confèrent pas une protection à une espèce mais informent du degré de menace qui pèse

sur elle.

Listes rouges : établies par I'UICN (Union lnternationale pour la Conservation de la Nature),

Organisation tlon Gouvernementale mondiale consacrée à la cause de la conservation de la Nature.

Pour les listes nationales et internationales, elles fixent un niveau de menace qui pèse sur les espèces

et constituent un indicateur de suivi de ces menaces. Certaines régions disposent aussi de telles listes'

Les listes rouges sont présentées au sein de livres rouges, c'est pourquoi on peut parler indifféremment

de listes ou dé livres rouges, le livre étant l'objet et la liste le contenu. ll s'agit de réunir les meilleures

informations disponibles ét les données les plus récentes sur le risque de disparition de notre territoire

des espèces végétales et animales qui s'y reproduisent en milieu naturel ou qui y sont régulièrement
présenies. Les dlfférentes listes rouges sont mentionnées ci-après par groupe biologique. Chaque liste

est, le plus souvent, établie conformément aux critères de I'UlCN.

LRM (Liste Rouge Mondiale)

présente le degré de menace qui pèse sur une espèce dans le monde. Cette liste est établie par I'UICN suite à

I'utilisation de ciitères précis et d'un travail collaboraiif, chaque espèce ou sous-espèce peut être classée dans I'une
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des neuf catégories suivantes : Eteinte (EX), Eteinte à l'état sauvage (EW), En danger critique d'extinction (CR),
En danger (EN), Vulnérable (VU), Quasi-menacée (NT), Préoccupation mineure (LC), Données insuffisantes iOoi,
Non évaluée (NE). Ces critères sont basés sur différents facteurs biologiques associés au risque d'extinction j taux
de déclin, population totale, zone d'occurrence, zone d'occupation, degré de peuplement ei fragmentation de la
répartition.
Le site internet dédié à cette liste rouge met à jour régulièrement (quasi annuellement) les espèces concernées :

http://www.iucnredlist.oro. La dernière version date de 2021.

LRE (Liste Rouge Européenne)

- Flore '. European red list of vascular plants (Bilz et al. 20l l).- Oiseaux : European red list of birds, compiled by BirdLife lnternational. (European union, 20lS).- Mammifères: Temple, H.J. and Terry, A. (Compilers). 2007. The Stafus and Distribution of European
Mammals.

- Amphibiens : Temple, H.J. and cox, N.A. 2009. European Red List of Amphibians.- Reptiles : Cox, N.A. and Tempte, H.J. 2009. European Red Lisf of Reptites.- Libeflufes : V.J. Kalkman elal. 2010. European Red List of Dragonflies.- Papiffons : van swaay, c., cuttelod, A., coltins, s., Maes, D., Lopez Munguira, M., SaÉié, M., seftete,J.,
Verovnik, R., Verstrael, 7., Warren, M., Wiemers, M. and Wynhof, t. 2010. European Red Llsf of Bufterflies.- Coléoptères saproxyliques : Nieto, A. and Alexander, K.N.A. 2010. European Red List of Saproxytic Beeues.- Orthoptères : Hochkirch et al. 2016. European Red Lisf of Grass hoppers, Cickets and bush-cickets.

LRN {Liste e Nationalel

Au niveau national, il n'existe pas encore de liste rouge pour la flore menacée. En fait, le statut de menace est
définidans un livre rouge (Lr) quirecense, dans un premiertome (1995) 485 espèces ou sous-espèces dites
'prioritaires', c'est-à-dire éteintes, en danger, vulnérables ou simplement rares sur le territoire national
métropolitain. Le second tome présente des espèces plus communes. Basée sur ce livre rouge, une Liste rouge
de la flore vasculaire menacée de France métropotitaine a, alors, été proposée en 2012 pôur 1000 espècds,
sous-espèces ou variétés : UICN France, FCBN & MNHN (2012).34p. Cette liste devrait être complétée pour
l'ensemble de la flore. Par ailleurs, il existe une Lrsle rouge des orchidées de France métropotilaine (lJtCN
France, PNHN, FCBN & SFO (2010), 12p.
Liste Rouge Nationale concernant les oiseaux nicheurs et hivernants : IJTCN France, MNHN, LpO, SEOF,
ONCFS. 2016. La Liste rouge des espêces menacées en France. Chapitre Oiseaux de France métropolitainei.
Dossler de presse. Pais. 32 p.
Liste rouge des mammifères continentaux de France métropotitaine (2017) MNHN, IJICN France. ONCFS &
SPEFM.
Lisfes ef livres Rouges Nationaux pour les /nsectes : Liste rouge des rnsecfes de France métropotitaine
(Guilbot, R. 1994), /lsfes rouges des papillons de jour de France métropotitaine (U\CN, MNHN, OptE et SEF
2014), des Ofthoptères (SARDET & DEFAUT, 2004) et des Odonates (DOMMANGET etat. 2009). Liste Rouge
méditerranéenne Odonates (R/SERVATO & al., 2009). Liste Rouge des espêces menacées en France -
chapitre libellules de France métropolitaine (UICN, MNHN, OplE & SFO, 2016).
Liste rouge des repfiles et amphihiens de France métropotitaine : Liste rouge des espèces menacées en
France (2015) IUCN France, MNHN & SHF.

LRR (Liste Rouge Régionale) : Lanquedoc-Roussillon

Concernant /es repfiles et amphibiens: Geniez P. & M. Cheylan. 2012. Les amphibiens et les reptiles du
Languedoc-Roussillon et régions limitrophes. Atlas biogéographique. Biotope Editions. 448p.
Concernant I'avifaune : Iiste rouge des oiseaux nicheurs récemment actualisée (Comité Meidionatis
novembre 201 5. Liste rouge des oiseaux nicheurs du Languedoc-Roussillon. 14 p.), mais la liste rouge
hivernante resfe basée surla liste de 2004:Comité Meridionatis (Décembre 2004).'Liste rouge des oisealtx
hivernants du Languedoc-Roussfl/on. Meridionalis 6 : 2l -26.
Concernant les lnsecfes .'

. odonates : cEN MP, ÙPIE, Liste rouge des odonates d'occitanie, mars 201g, l2g p.

. Lépidoptères rhopalocères et zygènes : CEN MP, NEO, OPIE, Liste rouge des !épidoptères rhopalocères &
zygènes d'Occitanie, décembre 2019, 304 p.

DZ (Déterminant de ZNIEFF)

Ce statut définit un habitat ou une espèce présentant un fort intérêt patrimonial au niveau régional quijustifie la
création de Zones Naturelles d'lntérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF). La liste des espètes dites
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,déterminantes de ZNIEFF' repose sur plusieurs critères : statut légal des espèces et une série de critères

écologiques (endémisme, rareié, degré de menace, représentativité...). A l'initiative de la DREAL, elles sont

elaboieàs pai des experts selon une metnoOe de travail homogène définie par le service du patrimoine naturel du

Muséum d;Histoire Naturelle, conduites et validées par les membres du CSRPN (Conseil Scientifique Régional du
patrimoine Naturel), puis approuvées par le Muséum National d'Histoire Naturelle. Les listes sont évolutives et

réévaluées périodiquement sur requête de la DREAL ou du CSRPN.

En LR : il s'agit de l'inventaire des ZNIEFF de deuxième génération. Le document est mis en æuvre par la DREAL

Languedoc-{oussillon, secrétariat scientifique et technique/coordination des données'Taune" réalisée par le CEN-

LR, ioordination des données "flore-habitats naturels" réalisée par le CBNMP - 41 pages - mai 2009.
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Annexe 2 : méthodes d'analyse

Définition des enjeux de conservation des espèces et des habitats

L'attribution d'un niveau d'enjeu par espèce ou par habitat est un préalable nécessaire à l'évaluation
d'un niveau d'impact. L'enjeu est basé sur le caractère patrimonial des espèces et l'état des populations
observées et, pour les habitats, sur leur appartenance aux habitats d'intérêt communautaire ou
déterminants de ZNIEFF croisée avec la typicité et l'état de conservation observés sur le site au niveau
local. Les définitions suivantes seront adoptées dans la suite de l'étude.

Espèce qu habitat patrimonial : espèce ou habitat dont la préservation est justifiée par son état de
conservation, sa vulnérabilité, sa rareté, eVou les menaces qui pèsent sur les habitats dans lesquels
I'espèce vit.
Pour les espèces animales comme pour les espèces végétales, plusieurs paramètres ont été retenus
pour leur attribuer une valeur patrimoniale. Ont été retenues comme telles les espèces qui présentent
un statut de conservation défavorable, à savoir les espèces qui appartiennent à une, au moins, des
catégories suivantes :

- classes VU, EN, CR ou EX dans les différentes listes rouges ;- déterminante de ZNIEFF au niveau régional ;- espèce protégée (pour les plantes et les insectes).

Le statut de protection ne préjuge pas systématiquement de la patrimonialité d'une espèce. En effet,
beaucoup d'espèces (notamment tous les chiroptères, amphibiens, reptiles et la plupart des oiseaux)
sont protégées au niveau national. Ce statut ne peut donc permettre de hiérarchiser I'importance
biologique des différentes espèces présentes sur un site donné. ll est donc important de faire une
évaluation des enjeux pour chaque espèce contactée au regard des habitats présents sur une zone
d'étude donnée. Généralement, un Rouge-gorge familier pour les oiseaux et un Lézard des murailles
pour les reptiles, représenteront toujours un enjeu moins important que l'Outarde canepetière ou le
Lézard ocellé pour ces deux groupes respectifs.

État de, c-o-ns,erv.ation d'une espèce : effet de l'ensemble des influences qui, agissant sur l'espèce,
peuvent affecter à long terme la répartition et l'importance de ses populations sur le territoire. L'état de
conservation est considéré comme < favorable >, lorsque ces trois conditions sont remplies :

- les données relatives à la dynamique de la population de I'espèce en question indiquent que cette
espèce continue et est susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable des
habitats naturels auxquels elle appartient ;

- l'aire de répartition naturelle de I'espèce ne diminue ni ne risque de diminuer dans un avenir
prévisible ;

- il existe et il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment étendu pour que ses
populations se maintiennent à long terme.

Etat de conservation d'un habitat : l'évaluation de cet état de conservation se base sur les différences
qui existent entre I'habitat observé et un état de référence de cet habitat. Cet état de référence diffère
en fonction des caractéristiques connues de chaque type d'habitat grâce à la bibliographie et
I'expérience de terrain. Cet état est évalué à dire d'expert, sur des critères (ou indicateurs) connus dans
la bibliographie pour être des traits typiques de l'habitat. Selon I'habitat en question, son bon état de
conservation (de référence) se caractérise par des critères liés à la physionomie du couvert (milieu
fermé/ouvert, hauteur de végétation, densité des ligneux, épaisseur de litière...) et à son cortège
floristique (proportions de plantes annuelles, bulbeuses, ligneuses, méditerianéennes strictàs,
carnivores, présence/absence d'espèces strictement liées à cet habitat et le caractérisant, cortège de
plantes eutrophes/oligotrophes...). Ces traits permettent d'estimer indirectement le bon fonctionnement
écologique du milieu (nature et richesse du sol en éléments nutritifs, type d'entretien fauche/pâturage,
stabilité du substrat...).

En résumé, l'état de conservation favorable peut ètre décrit comme une situation dans laquelle un type
d'habitat ou une espèce se porte suffisamment bien en termes qualitatifs et quantitatifs, et a de bonnes
chances de continuer sur cette voie. Le fait qu'un habitat ou une espèce ne soit pas menacé(e) ne
signifie pas nécessairement qu'il (elle) soit dans un état de conservation favorable.

ITI PLU de Cers - Rapport de présentation
400



Pour chaque espèce et chaque habitat, un niveau d'enieu de conservation est donc attribué au niveau

de la zone d'étude en fonction de :

- ses différents statuts de protection : listes de protection européenne, nationale et régionales ;

- son niveau de menace régional (liste rouge régionale ou liste apparentée), dynamique locale de

la population, tendance démographique ;

- la taille et l'état des stationJ des plantes concernées sur la zone d'étude (surface, nombre

d'individus, état sanitaire, dynamique) ;

- I'effectif de I'espèce et son statut biologique sur la zone d'étude (une espèce seulement en transit

sur la zone d'étude aura un enjeu de conservation moindre qu'une espèce qui y nidifie) ;

- la responsabilité de la zone d'étude pour la préservation de l'espèce ou de I'habitat dans son aire

de répartition naturelle (liée à l'état de conservation de l'espèce ou de I'habitat dans son aire de

répartition naturelle, présence de stations à proximité, rareté et niveau de menace au niveau

national, européen, voire mondial).

Ainsi, I'enjeu de conservation d'une I'espèce au niveau de la zone d'étude renseigne sur I'importance

de la conservation de celle-ci pour la conservation de la population locale de I'espèce.

Niveaux d'enieu définis :

@ntétédéfinis,valablesaussibienpourunhabitatquepouruneespèce.Pour
permettre une meilleure lisibilité des enjeux écologiques définis dans cette étude, nous utiliserons un

àode couleur qui permettra de reconnaître rapidement le degré d'enjeu identifié pour chaque

habitaUespèce/groupe biologique. Ce code couleur est défini comme suit :

Gode couleur lmportance de I'enjeu

Très fort à exceptionnel

Fort

Modéré

Faible

Très faible à nul
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Annexe 3 : liste des plantes relevées lors des inventaires

Acacia Robinia pseudoacacia L., 1753 Nat

Achillée millefeuille Achillea millefolium L., 1753 TC

Agave d'Amérique Agave americana L., 1753 PL

Agrostis capillaire Agrosfi.s capillaris L. subsp. capillaris AR

Aigremoine eupatoire Agimonia eupatoia L., 1753 TC

Ajonc à petites fleurs UIex paruiflorus Pourr., 1788 c
Alaterne Rhamnus alaternus L., 1753 TC

Alysson à calices persistants Alyssum a/yssoldes (L.) L., 1759 TC

Amandier Prunus dulcts (Mill.) D.A.Webb, 1967 Nat

Andryale à feuilles entières Andryala integifolia 1., 1753 TC

Anthémis des champs Anthemis aryensls L., 1753 AC
Aristoloche à nervures peu
nombreuses Ai stolochi a pauci nervi s Pomel, 1 874 AR ZNs

Aristoloche Clématite Aistolochia clematitis L., 1753 TC

Aristoloche Pistoloche Aistolochia pistolochia L., 1763 c
Arroche marine Atriplex halimus L., 1753 PL

Asperge sauvage Asparagus acutifolius L., 1753 TC

Aster écailleux Symphyotichum subulatum (Michx.) M.Nesom, 1994 Nat

Astérolide épineuse Pallenis sprnosa (L.) Cass., 1825 TC

Astragale à fruits en hameçon Astragalus hamosus L., 1753 c
Aubépine à un style Crataegus monogyna Jacq., 1775 TC

Avoine barbue Avena barbata Pott ex Link, 1799 TC

Avoine stérile Avena safiva subsp. sfenTls (1.) De Wet, 1981 TC

Azérolier Crataegus azarolus L., 1753 C

Barbon velu Bothriochloa saccharoides (Sw.) Rydb., 1931 Nat

Bec-de-cigogne Erodium ciconium (L.) L'Hér., 1789 C

Bec-de-grue à feuilles de Ciguë Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789 TC

Betterave maritime Beta vulgarissubsp. maitima (L.) Arcang., 1882 TC

Bté Titicum L.,1753 PL

Brachypode à deux épis Brachypodium distachyon (1.) P.Beauv., 1812 c
Brachypode de Phénicie Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. & Schult., 1817 TC

Brachypode rameux Brachypodium retusum (Pers.) P.Beauv., 1812 TC

Brome à deux étamines Bromus diandrus Roth subsp. diandrus c
Brome de Madrid Bromus madritensis L., 1755 TC

Brome fausse Orge Bromus hordeaceus L., 1753 TC

Brome lancéolé Bromus lanceolatus Roth, 1797 TC

Brome rouge Bromus rubens L., 1755 c
Brome stérile Bromus sfenTis L., 1753 C

Bryone diorque Bryonia cretica subsp. diolca (Jacq.) Tutin, 1968 c
Buglosse d'ltalie Anchusa italica Re|z., 1779 TC

Bugrane épineuse Ononis splnosa 1., 1753 c

lirrl rl t,'1r" I.i(ll 1l I ir'.\ llrrirl .r i,,r i 1 ,r, , t.li
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cCampanula einus L., 1753Campanule Erinus

NatCanne de Provence Arundo donax L.,1753
TCCapsetta bursa-pastois (L.) Medik. subsp. bursa'pastorisCapselle
cCardaire sylvestre Dipsacus fullonum L., 1753

ACCarlina vulgaris L., 1753Carline commune
TCCadina corymbosa L., 1753Carline en corymbe

TCDaucus carota L.,1753Carotte commune

TCCafthamus lanatus L., 1753Carthame laineux

cMantisalca salmantica (L.) Briq. & Cavill., 1930Centaurée de Salamanque

TCCentaurea aspera L., 1753Centaurée rude

TCCentranthus calcitrapae (1.) Dufr., 181'1Centranthe chausse-trape
TCCerastiu m glome ratu m Thuill., 1 799Céraiste aggloméré
cCarduus tenuiflorus Curtis,'t 793Chardon à petits capitules

TCCarduus pycnocephalus L., 1763Chardon à tête dense

TCGalactites elegans (All.) Soldano, 1991Chardon élégant
TCSilybum maianum (1.) Gaertn., 1791Chardon marie

TCChêne Kermès Quercus coccifera L., 1753

TCQuercus pubescens Willd., 1805Chêne pubescent

TCQuercus ilex L., 1753Chêne vert
cScorpiurus muricatus subsp. subvillosus (L.) Thell.' 1912Chenillette poilue

TCChenopodium album L., 1753Chénopode blanc

TCCichorium intybus L., 1753Chicorée commune

cElytigia campestris (Godr. & Gren.) Kerguélen ex
Carreras 1 986Chiendent des champs

TCCynodon dactylon (L.) Pers., 1805Chiendent pied-de-poule

TCBlackstonia peffoliata (L.) Huds., 1762Chlore perfoliée

TCChondrille à tige de jonc Chondilla juncea L., 1753

TCCirsium vulgare (Savi) Ten., 1838Cirse commun
cCirsium avense (L.) ScoP., 1772Cirse des champs

ARClsfus cn'spus L., 1753Ciste crépu
cCistus monspelrensrs L., 17 53Ciste de Montpellier

TCClematis flammula L., 1753Clématite brûlante
TCCoquelicot Papaverrhoeas L., 1753

cSorbus domestica L., 17 53Cormier
cFilago vulgais Lam., 1779Cotonnière d'Allemagne
cFilago gallica L., 1753Cotonnière de France

cFilago pyramidata L., 1753Cotonnière spatulée
TCReichardia picroides (L.) Roth, 1787Cousteline

ACCrassule Mousse Crassula û7laea Lest.-Garl., 1903

cCrepis pulchra L., 1753Crépide élégante
TCCrépide fétide Crepis foetida L., 1753

TCCrepis vesicaia subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell. ex
1914Schinz & R.Crepis à feuilles de pissenlit

cPardoglossum cheiifolium (L.) Barbier & Mathez, 1973Cynoglosse à feuilles de
Giroflée

ùl,ll,l,';,' l,,rl il i'lil L t,' r'ii.r
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Cynoglosse de Crète Cynoglossum creticum Mill., 1768 TC

Dactyle aggloméré Dactylis glomerata L., 1753 TC

Diplotaxis à feuilles étroites Diplotaxis tenuifolia (1.) DC., 1821 c
Dorycnie à cinq feuilles Dorycnium pentaphyllum Scop., 1772 TC

Egilope oval Aegilops ovata L.,1753 TC

Eglantier à petites fleurs Rosa micranthaBorrer ex Sm., 1812 TC

Eglantier Rosa canina L.,1753 TC

Erodium fausse-Mauve Erodium malacoides (L.) L'HÂ@r., 1789 TC

Euphorbe dentée Euphorbia serrata L., 1753 TC

Euphorbe des moissons Euphorbia segefa/ls L., 1753 TC

Euphorbe exiguë Euphorbia exigua L., 1753 TC

Euphorbe petit Cyprès Euphorbia cypanssras 1., 1753 TC

Euphorbe Réveille-matin Euphorbia helioscopia L., 1753 TC

Fausse Roquette Diplotaxis erucoides (L.) DC., 1821 TC

Fausse Velvote Kckxia spuria (L.) Dumort., 1829 c
Faux Millet Piptatherum miliaceum (L.) Coss., 1851 TC

Fenouil Foeniculum vulgare Mill., 1768 TC

Fer-à-cheval à deux fleurs Hippocrepis biflora Spreng., 1815 AC

Fétuque roseau Festuca arundinacea Schreb., 1771 c
Figuier de Barbarie Opuntia ficus-indica (L.) Mill., 1768 Nat

Frêne à feuilles étroites Fraxinus angustifolia Vahl, 1804 TC

Fruit de la Passion Passiflora L., 1753 PL

Fumeterre à petites fleurs Fumaria parviflora Lam., 1788 TC

Fumeterre de gaillardot Fumaria gaillardotii Boiss., 1867 AR

Fumeterre officinale Fumaria officinalis L., 1753 TC

Gaillet de Paris Galium paisiense L. subsp. parisiense TC

Gaillet des murs Galium murale (L.) All., 1785 AC

Gaillet Gratteron Galium apaine L., 1753 TC

Gaillet jaune Galium verum L., 1753 c
Gaillet rude Galium pusillum L., 1753 AC

Gaudinie Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv., 1812 AC

Géranium à feuilles rondes Geranium rotundifolium L., 1753 TC

Géranium découpé Geranium dissectum 1., 1755 c
Géranium mou Geranium molle L.,1753 TC

Gesse à larges feuilles Lathyrus latifolius L., 1753 c
Gesse annuelle Lathyrus annuus L., 1753 c
Gesse chiche Lathyrus cicera L., 1753 TC

Guimauve officinale Althaea officinalis L., 1753 c
Hédipnoïs polymorphe Hedypnois rhagadioloides (1.) F.W.Schmidt, 1795 C

Héliotrope d'Europe Heliotropium europaeum L., 1753 TC

Herbe aux corneilles Lysimachia vulgais L., 1753 c
Herbe de la Pampa Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn.,

1 900 Nat

Herniaire hérissée Herniaia hirsuta L., 1753 c
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TCDittrichia viscosa (L.) Greuter, 1973lnule visqueuse
clris pseudacorus L., 1753lris faux Acore
cLolium igidum Gaudin, 181 1lvraie raide

TCLolium perenne L.,1753lvraie vivace
cKnautia integrifolia (L.) Bertol., 1836Knautie à feuilles entières

TCRostraria cistata (L.) Tzvelev, 1971Koélérie à crête

ARKoeleia pyramidata (Lam.) P.Beauv., 1812Koélérie pyramidale
ARCarex iparia Curtis, 1783Laîche des rives

ACCarex divisa Huds., 1762Lalche divisée
CSonchus tenenimus L., 1753laiteron délicat

TCSonchus oleraceus L., 1753Laiteron potager
TCSonchus asper (L.) Hill, 1769Laiteron rude

TCLactuca seriola L., 17 56Laitue scarole
TCLamium amplexicaule L., 1753Lamier amplexicaule
NatXanthium oientale subsp. italicum (Moretti) Greuter, 2003Lampourde d'ltalie
TCViburnum tinus L.,1753Laurier-tin
cLavandula sfoechas L., 1753Lavande maritime

TCLinum stictum L., 1753Lin dressé
TCConvolvulus aruensis L., 1753Liseron des champs
cCalystegia sepium (L.) R.Br., 1810Liseron des haies

TCConvolvulus cantabrica L., 1753Liseron des monts
Cantabriques

RMedicago scutellata (1.) Mill., 1768Luzerne à écussons
TCMedicago sativa L., 1753Luzerne cultivée
TCMedicago minima (L.) L.,1754Luzerne naine

TCMedicago orbiculais (L.) Bartal., 1776Luzerne orbiculaire
TCMedicago polymoryha L., 1753Luzerne polymorphe
PLMelia azedarach L., 17 53Margousier
cManubi u m v ulgare L., 17 53Marrube commun

ACTypha latifolia L., 1753Massette à feuilles larges
RMalva paruiflora L., 17 56Mauve à petites fleurs

TCMalva sylvestris L., 1753Mauve sylvestre
cMelilotus indicus (L.) All., 1785Mélilot d'lnde
cMelilotus officinalis (L.) Lam., 1779Mélilot officinal

TCMelica ciliata L., 1753Mélique ciliée
TCHypericum peioratum L., 1753Millepertius perforé

cVerbascum blattaria L., 1753Molène Blattaire
TCVerbascum sinuatum L., 1753Molène sinuée
TCEcballium elateium (L.) A.Rich., 1824Momordique
NatLunaria annua L., 1753Monnaie-du-Pape
TCLysimachia arvensis subsp. caerulea (Hartm') B.BockMouron bleu
ACSrnapls alba L., 1753Moutarde blanche
TCMuscai comosum (L.) Mill., 1768Muscari à toupet
TCPetrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964Oeillet prolifère

llL)i t rrr-ri {t.l(tIIl.lli'r, ùIoi rI .jrIi,Iitiiii irIt t,I fir'.'.'r
. i lr. I ilLri:i

III PLll de Cers - Rapport de présentation 405



Olivier Olea europaea L., 1753 TC

Orchis pyramidal Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817 TC

Orge des Lièvres Hordeum murinum subsp. lepoinum (Link) Arcang .,18A2 TC

Orge des rats Hordeum murinum L., 1753 TC
Orge Queue-de-rat Hordeum muinum L. subsp. muinum TC

Orme champêtre Ulmus minor Mill., 1768 TC

Ornithogale de Narbonne Loncomelos narbonensis (L.) Raf., 1840 TC

Ortie brûlante Uftica urens L., 1753 AC

Oseille à feuilles crispées Rumex crispus L., 1753 TC

Oseille élégante Rumex pulcher L., 1753 TC

Oseille Tête-de-boeuf Rumex bucephalophorus L., 1753 AC
Oursin bleu Echinops ritro L., 1753 TC

Oxalis articulée Oxalis articulafa Savigny, 1798 Nat

Panicaut champêtre Eryngium campestre L., 17 53 TC
Passerage Drave Lepidium draba L., 1753 TC

Pâturin annuel Poa annua L., 1753 TC
Pâturin grêle Poa infirma Kunth, 1816 AR
Pâturin rigide Catapodium igidum (1.) C.E.Hubb., 1953 TC

Persicaire Persicaria maculosa Gray, 1821 C

Pet d'Ane d'illyrie Onopordum illyricum L., 1753 TC

Petite Centaurée Centaurium erythraea Raf., 1800 C

Petite Pimprenelle Sanguisorba minor Scop., 1771 c
Peuplier blanc Populus alba L., 1753 TC

Peuplier noir Populus nigra L., 1753 TC

Picride fausse Epervière Picis hieraciordes 1., 1753 TC
Picride fausse Vipérine Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973 TC

Pimprenelle verruqueuse Sanguisorba verrucosa (Link ex Ç.Don) Ces., 1842 C

Pin pignon Pinus pinea 1., 1753 R

Plantain Corne-de-cerf Plantago coronopus L., 1753 TC
Plantain lancéolé Plantago lanceolata L., 1753 TC

Plantain Pied-de-Lièvre Plantago lagopus L., 1753 C

Plantain pucier Plantago afra L., 1762 TC

Plantain Serpentain Plantago maritima subsp. serpentina (All.) Arcang., 1882 AC
Poireau Allium porrum L., 1753 TC
Poirier à feuilles d'Amandier Pyrus spinosa Forssk., 1775 c
Polycarpon à feuilles de
sabline

Polycarpon tetraphyllum subsp. atsinifolium (Biv.) Ball,
1877 R ZNs

Porcelle radicante Hypochaeis radicata 1., 1753 TC
Potentille rampante Potentilla reptans L., '1753 TC

Pourpier maraîcher Poftulaca oleracea L., 1 753 TC
Prêle très rameuse Equisetum ramosissimum Desf., 1 799 TC

Pyracantha Pyracantha coccinea M.Roem., 1847 Nat

Rapistre rugeux Rapistrum rugosum (L.) All., 1785 c
Renouée des oiseaux Polygonum aviculare 1., 1753 TC
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TCRubus L., 1753Ronce
TCRubus ulmifolius Schott, 1818Ronce à feuilles d'Orme
cHirschfeldia incana (1.) Lagr.-Foss., 1847Roquette bâtarde

ARDiplotaxis viminea (L.) DC., 1821Roquette des vignes

TCPhragmites australis (Cav.) Steud., 1840Roseau

TCArenaria serpyllifolia subsp. leptoclados (Rchb.) Nyman,

1878Sabline à parois fines

cSagina apetala subsp. erecfa F.Herm ., 1912Sagine sans pétales

cLythrum hyssopifolia L., 17 53Salicaire à feuilles d'Hysope
TCLythrum salicaia 1., 1753Salicaire commune
TCTragopogon porifolius L., 17 53Salsifis austral
cRanunculus sardous Cranlz subsp. sardousSardonie
cSalvia verbenaca L., 1753Sauge fausse verveine

cSalvia verbenaca subsp. clandestina (1.) Batt.' 1890Sauge Verveine
TCScablosa atropurpureavar. maitima (L') Fiori' 1903Scabieuse maritime

TCSclrpordes holoschoenus (L.) SojÂik, 1972Scirpe-jonc
TRScolymus grandiflorus Desf., 1799Scolyme à grandes fleurs

ZNcARScolymus maculatus L., 1753Scolyme tacheté
NatSenecio inaequidens DC., 1838Seneçon du Cap

TCSenecio vulgais 1., 1753Séneçon vulgaire
cSetaria verticillata (L.) P.Beauv., 1812Sétaire verticillée

TCSherardia arvensis L., 1753Sherardie
TCSitene vulgais (Moench) Garcke, 1869Silène enflé

TCSilene nocturna L., 1753Silène nocturne
NatCyperus eragrosfis Lam., 1791Souchet robuste

TCCalendula arvensis 1., 1763Souci des champs
TCSpartium junceum L., 1753Spartier
TCStetlaia media (L.) Vill. subsp. mediaStellaire intermédiaire
NatDatura stramonium L., 1753Stramoine commune
TCSambucus nigra L., 1753Sureau noir
TCTamarix gallica L., 1753Tamaris de France

ACTordylium apulum L., 1753Tordyle des Pouilles

cTorilis aruensis (Huds.) Link subsp. arvensisTorilis des champs
TCTifoli u m a ngu stifoli u m L., 17 53Trèfle à feuilles étroites
ACTrifoli um glome ratu m L., 17 53Trèfle aggloméré
TCTrifolium campestre Schreb., 1804Trèfle champêtre
TCTifolium avense L., 1753Trèfle des champs
cTifolium fragiferum L., 1753Trèfle porte fraise
cTifolium rubens L., 1753Trèfle rougeâtre

TCTifolium scabrum L., '1753Trèfle rude

cTolpis barbata (L.) Gaertn., 1791Trépane barbue

TCU ro s pe rm u m d al e ch a mpi i (L.) Scop. ex F.W.Schmidt,
1795Urosperme de DaléchamPs

cSisymbrium irio L., 1753Vélaret
TCEigeron sumatrensis Retz., 1810Vergerette de Sumatra
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Véronique de Perse Veronica persica Poir., 1808 TC

Véronique des champs Veronica aryensls L., 1753 TC

Véronique Mouron d'eau Veronica anagallis-aquatica L., 17 53 c
Vesce à petites fleurs Vicia tetrasperma subsp. gracilis (Lois.) Hook.f .,1870 c
Vesce cultivée Vicia sativa L.,1753 TC

Vesce hirsute Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821 c
Vesce hybride Vicia hybida L., 1753 TC

Vesce jaune Vicia lutea 1., 1753 C

Vesce pourpre noirâtre Vicia benghalensis 1., 1753 AC

Vigne cultivée Vitis vinifera 1., 1753 PL

Vigne-vierge commune P a rth e noci s su s i n se rta (A. Kern.) F ritsch, 1 922 PL

Vipérine à feuilles de plantain Echium plantagineum L., 1771 C

Vipérine d'ltalie Echium italicum 1., 1753 AC

Vipérine très rude Echium asperimum Lam., 1792 R

Vulpie ciliée Vulpia ciliata Dumort., 1824 TC

)1,)i I \r,'r I i l(;iii.Ir't-l

Mimosa argenté Acacia dealbata Link, 1822 EEE: MAJ

Acanthe à feuilles molles Acanthus mollis L., 1753

Érable de Montpellier Acer monspessulanum L., 1753

Érable negundo Acer negundo L., 1753 EEE: MOD

Agave d'Amérique Agave americana L., 1753 EEE: MOD

Aigremoine Agimonia eupatoia L., 1 753

Ail à nombreuses fleurs Allium polyanfhum Schult. & Schult.f., 1830

Poireau Allium porrum 1., 1753

Guimauve faux-chanvre Althaea cannabina L., 1753

Andryale à feuilles entières Andryala integifolia 1., 1753

Brome de Madrid Anisantha maditensis (L.) Nevski, 1934

Brome stérile Anisantha sfenïs (L.) Nevski, 1934

Arbousier commun Arbutus unedo L., 1753

Grande bardane Arctium lappa L., 1753

Aristoloche clématite Aristolochia clematitis L., 1753
Aristoloche à nervures peu

nombreuses Ari stolochia p auci ne rui s Pomel, 1 874 ZNs

Armoise annuelle Artemisia annua L., 1753 EEE: MOD

Armoise des Frères Verlot Aftemisia verlotiorum Lamotte,'1 877 EEE: MAJ

Canne de Provence Arundo donax L., 1753

Asperge sauvage Asparagus acutifolius L., 1753

Asphodèle fistuleuse Asphodelus fsfulosus L., 1753

Halime Atiplex halimus L., 1753 EEE: MOD

Avoine barbue Avena barbata Pott ex Link, 1799

Avoine à grosses graines Avena stenTis L.,1762
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Betavutgais subsp. maitima (L.) Arcang., 1882Bette maritime

Btackstonia pertofiata (L.) Huds., 1762Chlorette

Borago officinalis L., 1753Bourrache officinale

EEE: EMBothiochtoa barbinodis (Lag.) Herter, 1940Barbon Andropogon

Brachypodium retusum (Pers.) P.Beauv., 1812Brachypode rameux

Bromus hordeaceus L., 1753Brome mou

Bromus lanceolatus Roth, 1797Brome lancéolé

Bryonia cretica subsp. diorba (Jacq.) Tutin, 1968Racine-vierge

Bunias erucago L., 1753Bunias fausse-roquette

Calendula arvensis L., 1763Souci des champs

Campanula rapunculus L., 1753Campanule raiponce

Campsis grandiflora (Thunb.) K.Schum., 1 894Bignone de Chine

Carduus pycnocephalus L., 1 763Chardon à tête dense

Carlina vulgais L., 1753Carline commune

Celtis australis L., 1753M icocoulier de provence

Centaurea aspera L., 1753Centaurée rude

Cercis siliquastrum L., 1753Arbre de Judée

Chenopodium album L., 17 53Chénopode blanc

Chondilla ju nce a L., 17 53Chondrille à tige de jonc

Cichorium intybus L., 1753Chicorée amère

Cirsium aNense (L.) ScoP., 1772Cirse des champs

Cirsium eriophorum (L.) Scop., 1772Cirse laineux

Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838Cirse commun

Convolv ul us arvensis L., 17 53Liseron des champs

EEE: MAJ

-cortadeia 

selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. &
Graebn 1 900Herbe de la Pampa

PNA_Mess
Cal 2Cota altissima (L.) J.Gay ex Guss., 1844Anthémis géante

EEE: ALCotoneaster horizontalis Decne., 1 879Cotonéaster horizontal

Crataegus azarolus L., 1753Épine d'Espagne

Crataegus monogyna Jacq., 177 5Aubépine à un style

Cupressus semPervirens L., 1753Cyprès d'ltalie

Cydonia oblonga Mill., 1768Cognassier

Cynoglossum creticum Mill., 1768Cynoglosse de Crête

Dactylis glomerata L., 17 53Dactyle aggloméré

Daucus carota L., 1753Carotte sauvage

Diplotaxis erucoides (L.) DC., 1821Diplotaxe fausse-roquette

Diptotaxis tenuifolia (L.) DC., 1 821Diplotaxe vulgaire

Dittrichia viscosa (L.) Greuter, 1973lnule visqueuse

Ecbattium elateium (L.) A.Rich., 1824Concombre d'âne

Echium plantagineum L., 177 1Vipérine à feuilles de Plantain

Echium vulgare L., 1753Vipérine commune
Elytigia campestris (Godr. & Gren.) Kerguélen ex

Carreras, 1986Chiendent des champs

Equisetum ramosissimum Desf., 1 799Prêle très rameuse
EEE: MODEigeron sumafrensis Retz., 1810Vergerette de Barcelone
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Érodium Bec-de-cigogne Erodium ciconium (1.) L'Hér., 1789

Érodium à feuilles de cigue Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789

Érodium Fausse-Mauve Erodium malacoides (1.) L'Hér., 1789

Chardon Roland Eryngium campestre L., 1753

Euphorbe dentée Euphorbia serrata L., 1753

Figuier commun Ficus carica 1., 1753

Cotonnière spatulée Filago pyramidata L., 1753

Fenouil commun Foeniculum vulgare Mill., 1768

Frêne à feuilles étroites Fraxinus angustifolia Vahl, 1804

Fumeterre à fleurs serrées Fumaria densiflora DC., 1813

Fumeterre officinale Fumaria officinalis L., 1753

Chardon laiteux Galactites tome ntosus Moench, 1 794

Gaillet gratteron Galium apaine 1., 1753

Géranium découpé Geranium dissectum 1., 1755

Géranium à feuilles rondes Geranium rotundifolium L., 1753

GlaTeul des moissons Gladiolus italicus Mill., 1768 PNA_Mess
Cal 2

Févier d'Amérique Gleditsia triacanthos L., 1753 EEE: AL

Lierre d'Algérie Hedera algeriensis Hibberd, 1864

Picride fausse Vipérine Helminthotheca echioides (L.) Hotub, 1973

Hibiscus Hibiscus syriacus 1., 1753

Orge sauvage Hordeum murinum L., 1753

Millepertuis perforé Hypeicum perforatum L., 1753

lris d'Allemagne lris germanica 1., 1753

Laitue vireuse Lactuca virosa L., 1753

Gesse annuelle Lathyrus annuus 1., 1753

Gesse à larges feuilles Lathyrus latifolius 1., 1753

Laurier-sauce Laurus nobilis L., 1753

Passerage drave Lepidium draba L., 1753

Troène du Japon Ligustrum japonicum Thunb., 1780 EEE: MOD

lvraie à épis serrés Lolium igidum Gaudin, 1811

Chèvrefeuille de Toscane Lonicera etrusca Santi, 1795

Lycopside des champs Lycopsis aryensr's L., 1753 PNA-Mess
Cal 2

Mauve sauvage Malva sylvesfns L., 1753

Luzerne tachetée Medicago arabica (L.) Huds., 1762

Luzerne lupuline Medicago lupulina L., 1753

Luzerne polymorphe Medicago polymoryha 1., 1753

Luzerne cultivée Medicago sativa L., 1753

Mélisse officinale Melissa officinalis 1., 1753

Mercuriale annuelle Mercuialis annua L., 1753

Mûrier blanc Morus alba L., 1753

Laurier rose Neium oleander L., 1 753

Olivier d'Europe Olea europaea L., 1753

Piptathère faux Millet Oloptum miliaceum (L.) Rôser & Hamasha, 2012
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Onopordum acanthium L., 1753Onopordon faux-acanthe
EEE: ALOpuntia engelmannii Salm-Dyck ex Engelm., 1850Oponce vigoureuse

EEE: MAJOpuntia ficus-indica (L.) Mill., 1 768Figuier de Barbarie

Osyris alba L., 1753Rouvet blanc
PNA_Mess

Cat 3Papaver rhoeas L., 1753Coquelicot

EEE: MODParlhe nocissus inserla (A. Kern.) Fritsch, 1 922Vigne-vierge commune

Phyllostachys Siebold & Zucc., 1843Bambou

Picris hieraciordes L., 1753Picride éperviaire

Pinus halepensrs Mill., 1768Pin blanc de Provence

Pinus pinea L.,1753Pin parasol

Pistacia lentiscus L., 1753Lentisque

EEE: MODPittosporum fobira (Thunb.) W.T.Aiton, 1811Arbre des Hottentots

Plantago coronopus L., 1753Plantain Corne-de-cerf

Plantago lanceolata L., 1753Plantain lancéolé

Podospermum laciniatum (1.) DC., 1805Scorzonère à feuilles de Chausse-
trape

Polygonum aviculare L., 1753Renouée des oiseaux

Populus alba L., 1753Peuplier blanc

Populus nigra L., 1753Peuplier commun noir

Potentilla reptans L., 1753Potentille rampante

Prunus armeniaca L., 1753Abricotier

Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb, 1967Amandier amer

Prunus persica (L.) Batsch, 1801Pêcher

Prunus spinosa L., 1753Épine noire

EEE: MODPyracantha coccinea M.Roem., 1847Buisson ardent

Quercus ilex L., 1753Chêne vert

Rapistrum rugosum (L.) All., 1785Rapistre rugueux

Reichardia picroides (L.) Roth, 1787Reichardie

Rhamnus alaternus L., 1753Nerprun Alaterne
EEE: ALRhus typhina L., 1756Sumac hérissé

EEE: MAJRobinia pseudoacacia L., 1753Robinier faux-acacia

Rosa canina L.,1753Rosier des chiens

Rubia peregina L., 1753Garance voyageuse

Rubus ulmifolius Schott, 1818Rosier à feuilles d'orme

Rumex cn'spus L., 1753Patience crépue

Rumex pulcherL.,1753Patience élégante

Sambucus nigra L.,1753Sureau noir

Scabiosa atropurpureavar. maitima (1.) Fiori' 1903Scabieuse maritime

Scirpordes holoschoenus (L.) Sojâk, 1972Scirpe-jonc
EEE: MODSenecio inaequidens DC., 1838Séneçon sud-africain

Seneclo vulgaris L., 1753Séneçon commun

Silene gallica L., 1753Silène de France

Silene latifolia Poir., 1789Compagnon blanc

Silybum marianum (L.) Gaertn., 1791Chardon marie
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Maceron cultivé Smyrnium olusatrum L., 1753

Laiteron rude Sonchus asper (L.) Hill, 1769

Laiteron potager Sonchus oleraceus L., 1753

Sorbier des oiseleurs Sorbus aucupaia L., 1753

Genêt d'Espagne Spaftium junceum L., 1753

Tamaris de France Tamarix gallica L., 1753

lf à baies Taxus baccata L., 1753

Thuya du Canada Thuja occidentalis L., 1753

Tilleul à petites feuilles Tilia codata Mill., 1768

Tordyle majeur Tordylium maximum L., 1753

Salsifis à feuilles de poireau Tragopogon porifolius L., 1753

Trèfle à folioles étroites Trifolium angustifolium L., "1753

Blé tendre Triticum aestivum L., 1753

Petit orme Ulmus minor Mill., 1768

Urosperme de Daléchamps Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F.W.Schmidt,
1795

Molène sinuée Verbascum sinuatum L., 1753

Véronique des champs Veronica aryensrb L., 1753

Viorne tin Viburnum tinus L., 1753

Vesce du Bengale Vicia benghalensr.s L., 1753

Vesce hybride Vicia hybida L.,1753
Vesce cultivée Vicia sativa L., 1753

Petite pervenche Vinca minorL.,1753
Vigne cultivée Vitis vinifera L., 1753

Yucca Yucca gloriosa L., 1753 EEE: MOD
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Annexe 4 : f iste des espèces faunistiques relevées au sein de la commune entre 2015 et2021

Nom français Nom latin
Statut de protection et de

vulnérabilité

Arachnides

Hogna radiata TC

Thomisus onusfus

Philaeus chrysops c

Argiope frelon Argiope bruennichi TC

Argiope lobée Argiope lobata c
lnsectes

Psi loth ix vi ridicoe rule a TC

Scanfius aegyptius

Agapanthia dahli c
Codophila vaia TC

Sp/osfefhus pandurus TC

Camponotus cruentatus TC

Tyta luctuosa c
Eu chorth ipp us elega ntu I u s TC

Dociostaurus jagoi C

Sp/osfefhus pandurus TC

Carpocoi s medite rra neu s atl anticu s TC

Abeille domestique Apis mellifera TC

Agreste Hipparchia semele C

Agrion à longs cercoïdes Erythromma lindenii TC

Aïolope de Kénitra Aiolopus puissanti AC

Anax empereur Anax imperator C

Azuré de la Bugrane Polyommatus icarus TC

Belle dame Vanessa cardui C

Caloptène italien Calliptamus italicus TC

Caloptène occitan Calli pta m u s w afte nvvyl i a n u s D III, AR

Capnode de l'Oseille Capnodis tenebicosa AC

Cercope intermédiaire Cercopis intermedia 22

Cétoine grise Oxythyrea funesta TC

Cigale grise Cicada orni TC

Cigale noire Cicadatra atra TC

Cigale plébeienne Lyristes plebejus TC

Collier-de-Corail Aicia agestis TC

Criquet cendré Locusta cinerascens C

Criquet de Jago Dociostaurus jagoi C

Criquet duettiste Chorthippus brunneus TC

Criquet égyptien Anacridium aegyptium TC

Criquet élégant E u ch o rth i pp u s e le g a ntu I u s TC

Criquet noir-ébène Omocestus rufipes TC

Criquet pansu Pezoteftix giornae TC

Decticelle à serpe Platycleis falx laticauda
P3 (NAT), P2 (MED), VU
(LRE). TC

Decticelle carroyée Tessellana tessellata TC

Decticelle côtière Platycleis affinis D III, TC
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Nom français Nom latin Statut de protection et de
vulnérabilité

Decticelle des roselières Pholidoptera femorata c
Decticelle des sables Platycleis sabu/osa P3 (NAT & MED), AC
Dectique à front blanc Decticus albifrons TC
Diane Zerynthia polyxena DH lV, PN 2, Zns, AC
Ecaille villageoise Arctia villica TC

Empuse commune Empusa pennata TC
Flambé lphiclides podaliius TC

Forficule Forficula auicularia TC
Gazé Aporia crataegi c
Gendarme Pynhocoris apterus TC

Grand Capricorne Cerambyx cerdo PN2, DH II& IV, AC
Grand Damier Melitaea phoebe c
Grande Sauterelle verte Tettigonia viidissima TC
Graphosome ponctué G raphosoma se mipunctatu m TC

Grillon bordelais Mo d i cog ryll u s b o rdi g al e n si s C

Hespérie de I'Alcée Carcharodus alceae c
Leptophye ponctuée Leptophye s pu nctatissi ma c
Machaon Papilio machaon TC

Mante religieuse Mantis religiosa TC

Marbré-de-vert Pontia daplidice TC
Mégère Lasiommata megera TC

Mélitée du Plantain Melitaea cinxia TC
Mélitée orangée Melitaea didyma TC

Moro-sphinx Macroglossu m stellataru m C

Ocellé de la Canche Pyronia cecilia TC
Oedipode aigue-marine Sphi ngonotus caerulan s C

Oedipode aigue-marine Sphi ngonotus caerulans caerulans c
Oedipode grenadine Acrotylus insubicus c
Oedipode occitane Oedipoda charpentiei Zns, P3 (NAT), P2 (MED)

Oedipode soufrée Oedaleus decorus c
Oedipode turquoise Oedipoda caerulescens TC
Orthetrum réticulé Ofthetrum cancellatum TC

Pélopée courbée Sceliphron curuatum Nat

Pentatome méridional Ca rpocori s me dite na n e u s atl a nti cu s TC

Phanéroptère liliacé Tylopsis lilifolia TC
Pieride de la Rave Pieis rapae TC

Pieride du Chou Pieis brassicae TC
Punaise arlequin Graphosoma italicum TC
Punaise potagère Eurydema oleracea c
Scolie des jardins Megascolia maculata ??
Silène Bintesia circe TC

Souci Colias crocea c
Sympétrum à nervures rouges Sympetrum fonscolombii TC

Tacheté austral Pyrgus malvoides c
Téléphore fauve Rhagonycha fulva c
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Nom français Nom latin
Statut de protection et de

vulnérabilité

Tircis Pararge aegeia TC

Vulcain Vanessa atalanta c

Zygène de la Filipendule Zygaena filipendulae C

Zygène du Panicaut Zygaena sarpedon c
Amphibiens

Crapaud calamite Epidalea calamita PN, DH-IV

Grenouille verte non identifiée Pelophylax sp. PN

Reptiles

Couleuvre de Montpellier Malpol on mon spe ss ul a n u s PN, LRR (NT)

Lézard à deux raies Lacefta bilineata PN, DH-IV

Lêzard catalan Podarcis liolepis PN

Lézard des murailles Podarcis muralis PN, DH.IV

Psammodrome d'Edwards Psam mod romu s edwarsi a n us PN, LRN (NT), LRR (VU)

Seps strié Chalcides stiatus PN, LRR (VU)

Tarente de Maurétanie Tarentola mauitanica PN

Ghiroptères

Minioptère de Schreibers Mi niopteru s sch reibe rsii
DH-ll et DH-IV, LRN(VU),
ZNIEFFS

Noctule de Leisler Nyctalus leislei DH-|V, LRN (NT), ZNIEFFc

Oreillard sp. Plecotus sp. DH-IV, ZNIEFFT

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus DH-IV, LRN (NT)

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii DH-lV, ZNIEFFT

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus DH-IV

Sérotine commune Epfeslcus serotinus DH-rV, LRN (NT), ZNIEFFT

Mammifères

Hérisson d'Europe Einaceus europaeus PN

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus LRN (NT)

Lièvre d'Europe Lepus europaeus

Pachyure étrusque Suncus etruscus ZNIEFFd

Renard roux Vulpes vulpes

Avifaune

Alouette des champs Alauda arvensis LRN (NT)

Alouette lulu Lullula arborea DO, PN

Bergeronnette grise Motacilla alba PN

Bergeronnette printanière Motacilla flava PN, LRR (NT)

Bondrée apivore Pernis apivorus DO, PN

Bruanlzizi Emberiza cirlus PN

Busard des roseaux Circus aeruginosus DO, PN, LRN (NT), LRR (VU)

Buse variable Buteo buteo PN

Canard colvert Anas platyrhynchos

Chardonneret élégant Carduelis carduelis PN, LRN (VU), LRR (VU)

Choucas des tours Coloeus monedula PN

Cisticole des joncs Cisticola juncidis PN, LRN (VU), LRR (VU)

Cochevis huppé Galeida cistata PN

Corneille noire Corvus corone corone

Echasse blanche Himantopus himantoPus DO, PN, ZNIEFFC

ffi':
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Etourneau sansonnet Sturnus vulgais
Faisan de Colchide Phasianus colchicus

Faucon crécerelle Falco tinnunculus PN, LRN (NT)

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla PN

Fauvette grisette Sylvia communis PN

Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala PN, LRN (NT)

Fauvette pitchou Sylvia undata DO, PN, LRN (EN), LRR (VU)

Geai des chênes Garrulus glandaius

Gobemouche gris Muscicapa stiata PN, LRN (NT)

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca PN, LRN (VU), LRR (EN)

Goéland leucophée Larus michahellis PN

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo PN

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis PN

Guêpier d'Europe Merops apiaster PN, LRR (NT), ZNIEFFT

Héron cendré Ardea cinerea PN

Héron garde-bæufs Bubulcus ibis PN, ZNIEFFc
Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum PN, LRN (NT)

Hirondelle rustique Hirundo rustica PN, LRN (NT), LRR (NT)

Huppe fasciée Upupa epops PN, ZNIEFFT

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta PN

lbis falcinelle Plegadis falcinellus DO, PN, LRR (VU), ZN|EFFs
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina PN, LRN (VU), LRR (NT)

Loriot d'Europe Oriolus oriolus PN

Martinet noir Apus apus PN, LRN (NT)

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus PN

Mésange bleue CyanLsfes caeruleus PN

Mésange charbonnière Parus major PN

Milan noir Milvus migrans DO, PN

Moineau domestique Passer domesficus PN

Moineau soulcie Petronia petronia PN

Mouette rieuse Larus idibundus PN, LRN (NT)

CEdicnème criard Burhinus oedicnemus DO, PN, ZNIEFFC

Perdrix rouge Alectois rufa

Pic vert Picus viidis PN

Pie bavarde Pica pica

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio DO, PN, LRN (NT), LRR (NT)

Pigeon biset Columba livia

Pigeon ramier Columba palumbus

Pinson des arbres Fingilla coelebs PN

Pipit farlouse Anthus pratensis PN, LRN (VU), LRR (VU)

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli PN

Pouillot fitis Phyl loscopus trochil us PN, LRN (NT)

Pouillot véloce Phylloscopus collybita PN

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos PN

Rougegorge familier Eithacus rubecula PN
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Rougequeue noir Phoenicurus ochruros PN

Serin cini Sennus serinus PN, LRN (VU)

Tadorne de Belon Tadorna tadorna PN

Tarier pâtre Saxicola torquata PN, LRN (NT), LRR (VU)

Tourterelle des bois Streptopelia turtur LRN (VU)

Tourterelle turque Streptopelia decaocto

Troglodyte mignon T ro g I od yte s t rog I o dyte s PN

Verdier d'Europe Chloris chlois PN, LRN (VU), LRR (NT)

Léqende du tableau

PN : Protection Nationale
DH : Directive européenne Habitat-Faune-Flore, espèces visées par l'annexe ll (espèces nécessitant la désignation de ZSC)

ou I'annexe lV (protection stricte)
DO : Directive ôiseaux, espèces visées par l'annexe I (espèce particulièrement menacée justifiant la création de Zone de

Protection Spéciale).
LRN : Liste Rouge Nationale ; LRR = Liste Rouge Régionale. Abréviations des Listes Routes

ig1 = quasÏ-menacée, VU = vulnérable, EN = en danger. 
'

ZNIEFF: esièce déterminante dans la constitution des nouvelles ZNIËFF en région Languedoc-Roussillon I

s=eSpècedéterminantestricte,r=espèceremarquable,c=espècedéterminanteàcritères'
Code rareté utilisé pour préciser la fréquencà des espèces d'insectes en région Languedoc-Roussillon 

,

TC=Trèscommun,C=Commun,AC=Assezcommun,AR=Assezrare,R=Rare,TR=Trèsrare,Nat=Naturalisé
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