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(b) Enjeux de l’avifaune migratrice 

 En migration prénuptiale 

L’activité  migratoire  prénuptiale  (migration  printanière)  se  caractérise  au  droit  ou  dans 
l’entourage de l’aire d’étude rapprochée par : 

 3957  oiseaux  migrateurs  pour  une  diversité  de  28  espèces  de  5  types  différents 
(passereaux,  intermédiaires (exemple : Corneille noire), oiseaux d’eau,  limicoles (exemple : 
bécassine des marais) et grands  rapaces). Le cortège d’espèces est  largement dominé par 
les passereaux ; 

 
Figure 86 : Décomposition des effectifs migrants par types d'espèces au printemps 2016 (Source : EXEN) 

 une migration pouvant être marquée ponctuellement, avec un pic d’environ 455 oiseaux 
par heure mi‐mars 2016. Les flux sont plus faibles sur le reste de la période printanière, avec 
moins de 60 oiseaux / heure (Figure 87); 

 
Figure 87 : Flux horaires migratoires par visites de terrain (nb d’oiseaux/h) au printemps 2016 (Source : EXEN) 

 une migration diffuse  sur  l’ensemble de  l’aire d’étude  rapprochée et pour  tous  les  types 
d’espèces. Néanmoins, quelques passages préférentiels se distinguent : 

 avec des  rapaces et des oiseaux d’eau qui migrent au nord‐ouest de  la  zone ouest 
(Figure 89); 

 avec  une  concentration  des  passereaux  plus marqués  sur  la  zone  sud‐est,  liée  au 
contournement du relief de la Montagne de Beauvoir (Figure 92) ; 

 une fonctionnalité du site comme zone de haltes migratoires pour le repos et l’alimentation 
des passereaux, des limicoles et de quelques rapaces migrateurs ;  

 des  zones  de  prise  d’ascendances  thermiques  et  dynamiques  localisées  par  les  rapaces 
principalement au niveau des reliefs, notamment sur les coteaux entre les zones d’étude ; 

 une hauteur de vol basse  (H1) pour  les passereaux, mais à  risque à hauteur H2 pour  les 
grands  rapaces,  les oiseaux d’eau et  les  colombidés, notamment au niveau des  zones de 
« pompes » (Figure 88, Figure 91); 

 
Figure 88 : Répartition des classes de hauteurs de vols des migrateurs prénuptiaux de 2016 par types d’espèces (Source : 

EXEN) 

 des vols migratoires principalement orientés dans  l’axe des migrations, avec des vents de 
face ou des  vents  arrière.  Les  zones d’ascendances dynamiques  sont donc  généralement 
localisées sur les coteaux orientés face au vent. 

 

o  H0 pour oiseau contacté posé ; 
o  H1 pour un vol au ras du sol (sous les pales) ; 
o  H2 pour un vol au niveau des pales (30‐180 m) ; 
o  H3 pour un vol juste au‐dessus des éoliennes (180‐250 m) ; 
o  H4 pour un vol à très haute altitude (>> 250 m) ; 
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Figure 89 : Carte des données brutes et d’interprétation des 
contacts de rapaces et d’espèces aquatiques en migration 

prénuptiale de 2016 (Source : EXEN) 

 

Ruisseau 

d’Aujeurres  Ruisseau 

de Leuchey 
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Figure 90 : Carte des données brutes et 
d’interprétation des contacts de 
passereaux et d’oiseaux de tailles 

intermédiaire en migration prénuptiale 
de 2016 (Source : EXEN) 
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o  H0 pour oiseau contacté posé ; 
o  H1 pour un vol au ras du sol (sous les pales) ; 
o  H2 pour un vol au niveau des pales (30‐180 m) ; 
o  H3 pour un vol juste au‐dessus des éoliennes (180‐250 m) ; 
o  H4 pour un vol à très haute altitude (>> 250 m) ; 

Figure 91 : Carte des hauteurs de 
vol des espèces aquatiques et des 

rapaces patrimoniaux en 
migration prénuptiale de 2016 

(Source : EXEN) 
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Montagne de 
Beauvoir

 

Figure 92 : Carte des données 
brutes des espèces aquatiques 
et des rapaces patrimoniaux 
en fonction de la direction du 

vent (Source : EXEN) 
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 En migration postnuptiale 

L’activité  migratoire  postnuptiale  (migration  automnale)  se  caractérise  au  droit  ou  dans 
l’entourage de l’aire d’étude rapprochée par : 

 4374  oiseaux  migrateurs  pour  une  diversité  de  26  espèces  de  7  types  différents 
(passereaux,  intermédiaires,  oiseaux  d’eau,  limicoles,  grands  voiliers,  petits  et  grands 
rapaces). Le cortège d’espèces est dominé par les passereaux (Etourneau sansonnet) et les 
colombidés (Pigeon ramier) (Figure 93, Figure 95) ; 

 
Figure 93 : Décomposition des effectifs migrants par types d'espèces à l’automne 2016 (Source : EXEN) 

 une  migration  marquée  ponctuellement,  avec  un  flux  pouvant  atteindre  environ  165 
oiseaux  /  heure  en  octobre  (2016).  Une migration  principalement  entre  septembre  et 
octobre (Figure 94) ; 

 
Figure 94 : Flux horaires migratoires par visites de terrain (nb d’oiseaux/h) à l’automnes 2016 (Source : EXEN) 

 
Figure 95 : Répartition des effectifs migrants par espèce à l’automne 2016 (Source : EXEN) 



 

Étude d’impact sur l’environnement du projet de parc éolien « Le Langrois » 

CHAPITRE III : ETAT INITIAL DE 
LA ZONE ET DES MILIEUX 
SUSCEPTIBLES D’ÊTRE 

AFFECTÉS 

 

16‐23‐EOLE‐52 / Janvier 2018 (complété en juillet 18)  [205]
 

 une migration diffuse pour l’ensemble des types d’espèces, avec des passages plus marqués 
sur  la  zone  ouest  pour  les  rapaces  et  les  espèces  aquatiques.  A  l’inverse,  l’activité  des 
passereaux  et  des  colombidés  est  plus  concentrée  au  niveau  des  zones  est,  avec  un 
contournement des  reliefs et une continuité des combes  favorablement orientées  (Figure 
97); 

 une  fonctionnalité  du  site  comme  zone  de  halte  migratoire  principalement  pour  les 
passereaux et les limicoles, mais également quelques oiseaux d’eau et rapaces. Ces habitats 
sont favorables au repos et à l’alimentation (Figure 98); 

 des  zones  de  prises  d’ascendances  thermiques  et  dynamiques  localisées  au  niveau  des 
coteaux et des reliefs de la zone nord‐est au sein de la zone ouest (Figure 99 et Figure 100) ; 

 une hauteur de vol basse pour  la majorité des passereaux, mais à risque pour  les rapaces, 
les grands voiliers, les oiseaux d’eau, les colombidés et les espèces d’hirondelles (Figure 96) ; 

 des espèces aquatiques et des rapaces qui migrent vers le sud‐ouest par des vents de face, 
arrière ou de faible intensité (entre faible et faible à modéré) (Figure 100). Des trajectoires 
qui peuvent varier en fonction de la direction du vent s’il s’intensifie (modéré). 

 
Photo 16 : Cliché d’un faucon émerillon en halte migratoire sur le site (30 septembre 2016) © EXEN 

 

 

 

 

 
Figure 96 : Répartition des classes de hauteurs de vols des migrateurs postnuptiaux de 2016 par types d’espèces  

(Source : EXEN) 

o  H0 pour oiseau contacté posé ; 
o  H1 pour un vol au ras du sol (sous 
les pales) ; 
o  H2 pour un vol au niveau des pales 
(30‐180 m) ; 
o  H3 pour un vol juste au‐dessus des 
éoliennes (180‐250 m) ; 
o  H4  pour  un  vol  à  très  haute 
altitude (>> 250 m) ; 
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Figure 97 : Carte des données brutes et 
d’interprétation des contacts de rapaces 
et d’espèces aquatiques à l’automne 

2016 (Source : EXEN) 

Prangey 
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Figure 98 : Carte des données brutes et 

d’interprétation des contacts de passereaux et 
d’oiseaux de taille intermédiaire à l’automne 

2016 (Source : EXEN)  

 
Prangey 

Montagne de 
Beauvoir 
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o  H0 pour oiseau contacté posé ; 
o  H1 pour un vol au ras du sol (sous les pales) ; 
o  H2 pour un vol au niveau des pales (30‐180 m) ; 
o  H3 pour un vol juste au‐dessus des éoliennes (180‐250 m) ; 
o  H4 pour un vol à très haute altitude (>> 250 m) ; 

 
Figure 99 : Carte des données 
brutes des hauteurs de vol des 
espèces aquatiques et des 
rapaces patrimoniaux en 

migration postnuptiale de 2016 
(Source : EXEN) 
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Figure 100 : Carte des données 
brutes des espèces aquatiques et 
des rapaces patrimoniaux en 
fonction de la force du vent 

(Source : EXEN) 
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(c) Enjeux liés à l’avifaune nicheuse 

69  espèces  sont  recensées  entre  février  et  septembre  2016.  Parmi  ces  espèces,  29  sont 
patrimoniales. Il s’agit de : 

 7 espèces de rapaces (Busard cendré, Busard Saint‐Martin, Effraie des clochers, Milan noir, 
Milan royal, Faucon crécerelle et Faucon hobereau) ; 

 1 espèce d’oiseaux d’eau (Grand Cormoran) ; 

 9 espèces d’oiseaux de taille intermédiaire (Caille des blés, Huppe fasciée, Pic mar, Pic noir, 
Pic vert, Pie‐grièche écorcheur, Pigeon colombin, Torcol fourmilier et Tourterelle des bois) ; 

 12 espèces de passereaux (Alouette des champs, Alouette lulu, Bruant jaune, Bruant proyer, 
Bruant  zizi,  Chardonneret  élégant,  Fauvette  des  jardins,  Hirondelle  rustique,  Linotte 
mélodieuse, Pipit farlouse, Rougequeue à front blanc et Tarier pâtre). 

Les  résultats d’inventaires  issus des  graphiques de  la page  suivante  (Figure 101)  témoignent 
d’un cortège d’espèces assez contrasté avec : 

 des espèces à grande valence écologique99  (Corneille noire, Fauvette à  tête noire, Pigeon 
ramier, Merle noir, etc.) ; 

 des espèces de milieux ouverts et bocagers  (Alouette des champs, Chardonneret élégant, 
Alouette lulu, Bruant jaune, Fauvette grisette, etc.) ; 

 des espèces de milieux semi‐ouverts ou forestiers (Rossignol philomèle, Pinson des arbres, 
Grive draine, Coucou gris, Pouillot véloce, etc.) ; 

 des espèces de milieux humides (Héron cendré, Canard colvert, Grand Cormoran). 

 
Photo 17 : Cliché d’une linotte mélodieuse sur le site le 7 avril 2016 © EXEN 

                                                  
99 Espèces cosmopolites, capables d’exploiter différents types d’habitats 

Tableau 40 : Résultats des IPA par points d’écoute et par espèce (points localisés sur la carte de la Figure 290) 
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Figure 101 : Graphique des indices IPA par espèces (Source : EXEN) 
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En  ce  qui  concerne  les  passereaux  et  assimilés,  certaines  espèces  patrimoniales  sont 
contactées  régulièrement  sur  l’ensemble  de  l’aire  d’étude  rapprochée  (Figure  103  et  Figure 
102)  (Alouette  des  champs,  Alouette  lulu,  Bruant  jaune,  Bruant  proyer,  Caille  des  blés, 
Chardonneret  élégant,  Fauvette  des  jardins,  Huppe  fasciée,  Linotte mélodieuse,  Pie‐grièche 
écorcheur, Pipit  farlouse, Rougequeue à  front blanc, Tarier pâtre, Torcol  fourmilier, etc.), qui 
indiquent  une  dominance  de milieux  ouverts 
avec du bocage. 

Les  enjeux  principaux  vont  donc  se  localiser 
au niveau des haies arbustives et arborées de 
l’aire  d’étude  rapprochée.  Ces  habitats  sont 
des  zones  de  reproduction  favorables  pour 
ces espèces patrimoniales. 

Les enjeux sont également présents au niveau 
des  bosquets  et  des  boisements,  qui 
représentent  une  zone  de  reproduction  pour 
le  Pic mar,  le  Pic  noir,  le  Pic  vert,  le  Pigeon 
colombin et la Tourterelle des bois. 

Certaines  espèces  patrimoniales  sont 
également  sensibles  à  la  collision,  comme 
l’Hirondelle  rustique  et  le Martinet noir, qui 
viennent  s’alimenter  sur  les milieux  ouverts 
du site (notamment sur la zone sud‐est). 

 

 

 

 

 

 
Figure 102 : Carte des données brutes et d’interprétation 

des passereaux nicheurs ou assimilés, d’intérêts 
patrimoniaux ou sensibles aux éoliennes, en période 

nuptiale de 2016 (Source : EXEN)  
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Figure 103 : Carte des données 
brutes de passereaux nicheurs 

ou assimilés, d’intérêts 
patrimoniaux ou sensibles aux 
éoliennes, en période nuptiale 

de 2016 (Source : EXEN) 
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En ce qui concerne  les rapaces  (Tableau 41, Figure 105),  les enjeux sont surtout marqués au 
niveau : 

 des  zones de  reproduction  certaines du Milan  royal et du Milan noir au  sein de  la 
zone sud‐est (secteur 3); 

 des zones de « pompes », qui concentrent  l’activité des rapaces qui recherchent ces 
zones pour prendre de l’altitude. Elles sont majoritairement localisées au niveau des 
coteaux, notamment au niveau des zones est où le relief est plus marqué ; 

 des  territoires de  chasse des espèces patrimoniales,  situées au niveau des milieux 
ouverts, notamment sur les zones est ; 

7  espèces  patrimoniales  fréquentent  l’aire  d’étude  rapprochée,  que  ce  soit  pour  la 
reproduction, la chasse, le transit ou les prises d’ascendances thermiques et dynamiques. Les 
hauteurs  de  vols  à  risque  (H2)  sont  localisées  essentiellement  au  niveau  des  zones  de 
« pompes »  (sur  les  coteaux)  alors  que  les  comportements  de  chasse  à  vol  bas  sont  plus 
localisés sur les milieux ouverts, notamment sur le plateau de la zone ouest. 

L’espèce la plus souvent observée à hauteur H2 est la Buse variable, puisqu’il s’agit de l’espèce 
la plus représentée. En revanche, c’est le Milan royal et le Milan noir qui proportionnellement, 
en prenant en compte le niveau d’activité, prennent le plus de risque (vol à H2). 

L’activité  des  rapaces  est  principalement  constatée  par  des  vents  faibles  à  modérés  au 
maximum, ce qui leur permet d’être moins dépendant de la direction du vent. En revanche, les 
zones de « pompes » sont généralement localisées au niveau des coteaux exposés face au vent. 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 104 : Répartition des classes de hauteurs de vol pour les rapaces nicheurs (Source : EXEN) 
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Figure 105 : Carte des données 
brutes et d’interprétation des 
contacts de rapaces en période 
nuptiale 2016 (Source : EXEN) 



 

Étude d’impact sur l’environnement du projet de parc éolien « Le Langrois » 

CHAPITRE III : ETAT INITIAL DE 
LA ZONE ET DES MILIEUX 
SUSCEPTIBLES D’ÊTRE 

AFFECTÉS 

 

16‐23‐EOLE‐52 / Janvier 2018 (complété en juillet 18)  [216]
 

 
Tableau 41 : Tableau de synthèse des enjeux concernant les rapaces en période nuptiale (Source : EXEN) 
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En  ce  qui  concerne  les 
espèces  aquatiques 
(Figure 106),  l’activité est 
assez faible, avec des vols 
de  transit  régulier  sur 
l’ensemble  des  3  zones. 
L’activité  est  légèrement 
plus  marquée  au  niveau 
de  la  zone  sud‐est,  avec 
la  proximité  d’un  cours 
d’eau en limite nord‐est. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 106 : Carte des données 
brutes des contacts d’espèces 
aquatiques nicheurs en 2016 

(Source : EXEN) 
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 Corrélation entre le comportement des nicheurs et les cas de mortalités de 2015 et 2016 / 
2017  

Les rapaces 

Les cartes de la page 215 montrent que pour les rapaces nicheurs : 

 le  secteur  est  (T16  à  T26)  est  fréquenté  surtout  pour  des  vols  de  transit,  et  des  prises 
d’ascendances  au niveau des  coteaux  à proximité. Quelques  rapaces  viennent également 
chasser sur les milieux ouverts, mais avec une activité moindre qu’à l’ouest ;  

 le secteur ouest  (T1 à T15)  représente essentiellement un  territoire de chasse, au niveau 
d’un vaste plateau de grandes cultures. 

Au niveau du secteur ouest (T1 à T15) sur  le plateau, plusieurs perchoirs métalliques ont été 
observés assez proches de certaines éoliennes qui pourraient aussi expliquer quelques prises de 
risques dans ces zones openfields pourtant considérées comme peu favorables. 

Le  suivi  de  la  mortalité  de  2015  a  permis  de  retrouver  8  buses  variables,  répartis  sur  7 
éoliennes du parc de Langres Sud. Aucune mortalité de rapaces n’a été constatée lors du suivi 
en période nuptiale de 2016. 

Finalement, les mortalités sont probablement dues à un cumul de facteurs, que ce soit : 

 la présence de coteaux à proximité des éoliennes, notamment pour les secteurs est (T16 à 
T25) et pour la partie est du secteur 3 (T10 à T15) ;  

 des conditions de vent  favorables pour prendre de  la hauteur et qui peuvent amener  les 
rapaces jusqu’au pales des éoliennes ;  

 la pullulation de campagnols en 2015, avec une dispersion  favorisée dans un contexte de 
grandes cultures avec peu de bocage ou de boisements, avec un couvert végétal favorable 
aux mammifères,  des  pratiques  agricoles  détruisant  peu  les  galeries  et  avec  une  activité 
agricole (période de fauche) qui découvre l’abondance de proies ;  

 la présence de  jeunes buses variables qui sont plus sensibles que  les adultes au risque de 
collision après leur envol à partir du mois de juin (juillet / août) ;  

 une bonne reproduction des rapaces en 2015, dont notamment le Milan royal, noté par le 
bulletin «  Info Milan » de  février 2016 par  la  LPO Mission  rapace  (LPO MISSION RAPACE 
2016). 

L’activité  semble  donc  beaucoup  plus  faible  en  2016,  notamment  pour  la  Buse  variable.  La 
raison  principale  est  probablement  liée  à  une  année  de  déclin  concernant  l’abondance  des 
proies (suite à la pullulation de 2015).  

Les passereaux 

Concernant  les passereaux,  l’Alouette des champs,  la Tourterelle des bois et  le Martinet noir 
ont été  retrouvées sous  les éoliennes de Langres Sud en période nuptiale de 2015 et 2016 / 
2017. 

Il s’agit d’un  total de 8 cas de mortalités en 2 ans, qui concernent essentiellement  l’Alouette 
des champs. Cette espèce à un vol chanté qui peut atteindre la hauteur du rotor, elle est donc 
sensible au risque de collision. Dans ce contexte agricole il est donc classique de retrouver cette 
espèce au pied des éoliennes. Néanmoins, ces cas de mortalité ne remettent pas en cause  le 
bon fonctionnement des populations locales qui sont largement représentées dans ce contexte. 

Le  Martinet  noir  est  une  espèce  qui  peut  emprunter  les  ascendances  thermiques  et 
dynamiques pour prendre de l’altitude, comme les rapaces. Elle est donc sensible au risque de 
collision avec des vols pouvant atteindre la hauteur de rotor. 

Au niveau du secteur ouest, seule l’Alouette des champs a été retrouvée : 

 aucun cas de mortalité ne concerne la ligne d’éoliennes T1 à T6 ; 

 un seul cas est retrouvé sous la ligne d’éoliennes T7 à T9 ;  

 3 cas concernent la ligne d’éoliennes T10 à T15. 

Au niveau du secteur est, les 3 espèces sont concernées, avec 5 cas de mortalités au total. 

Ces  3  espèces  de  passereaux  ont  également  été  contactées  au  niveau  du  projet  éolien  du 
Langrois, dont notamment l’Alouette des champs qui est présente sur l’ensemble du site. 
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(d) Enjeux pour l’avifaune hivernante et internuptiale 

L’activité hivernante et internuptiale se caractérise par : 

45 espèces recensées entre décembre 2015 et février 2016 et entre août et octobre 2016 dont 
15 espèces patrimoniales : 

 3 espèces de rapaces (Busard Saint‐Martin, Milan royal et Faucon crécerelle) ; 

 1 espèce de grands voiliers (Grande Aigrette) ; 

 2 espèces d’oiseaux de taille intermédiaire (Pic noir et Pic vert) ; 

 9 espèces de passereaux (Alouette des champs, Alouette lulu, Bruant jaune, Bruant proyer, 
Bruant zizi, Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse, Tarier pâtre et Verdier d’Europe).  

Pour les rapaces et les espèces aquatiques, l’activité hivernale et internuptiale se traduit par : 

 des zones de « pompes » au niveau des coteaux des zones est (Figure 109) ; 

 des zones de chasse des rapaces patrimoniaux, notamment sur les zones est (Figure 109) ; 

 des vols de transit et des milieux ouverts qui servent de zone d’alimentation pour les grands 
voiliers, notamment au niveau de la zone sud‐est. 

Concernant les hauteurs de vols, la majorité des rapaces est observée à une hauteur de vol H1 
(< 30 m), probablement de comportement de chasse au‐dessus des milieux ouverts de  l’aire 
d’étude rapprochée (Figure 107). 

 
Figure 107 : Répartition des classes de hauteurs de vol pour les rapaces en période internuptiale et hivernale (Source : 

EXEN) 

Les hauteurs de vol des rapaces patrimoniaux pour cette période sont : 

 Peu  de  vol  à  hauteur  H2  (entre  30  et  180  m),  principalement  en  transit  ou  en  prise 
d’ascendances thermiques et dynamiques sur les 2 zones est. 

 Sur  la  zone  ouest  les  observations  montrent  des  rapaces  volant  entre  sous  les  pales 
(inférieur à 30m, H1).  

 La Buse variable est  l’espèce volant  le plus fréquemment à hauteur H2 (supérieur à 180m) 
(Figure 108). 

 Au niveau de  la zone ouest, très peu d’individus volent à hauteur H2, avec seulement 3 % 
des Buses variables. Au niveau des zones est, la Buse variable et le Faucon crécerelle volent 
à  13  %  à  hauteur  H2,  mais  le Milan  royal  semble  prendre  moins  de  risque  en  volant 
principalement à hauteur H1. 

 
Figure 108 : Graphique du nombre d’individus volant à hauteur H2 en période internuptiale en fonction des espèces de 

rapaces 

Concernant  les  passereaux  et  assimilés  (Figure  111),  l’activité  hivernale  et  internuptiale  se 
traduit par : 

 des espèces patrimoniales de passereaux localisées au niveau des boisements, du bocage et 
des milieux ouverts ; 

 des zones d’hivernage de passereaux grégaires sur les milieux ouverts du site. 
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Figure 109 : Carte des données 
brutes et d’interprétation des 

rapaces et des espèces 
aquatiques en période 

internuptiale et hivernale de 2015 
et 2016 (Source : EXEN) 



 

Étude d’impact sur l’environnement du projet de parc éolien « Le Langrois » 

CHAPITRE III : ETAT INITIAL DE 
LA ZONE ET DES MILIEUX 
SUSCEPTIBLES D’ÊTRE 

AFFECTÉS 

 

16‐23‐EOLE‐52 / Janvier 2018 (complété en juillet 18)  [221]
 

o  H0 pour oiseau contacté posé ; 
o  H1 pour un vol au ras du sol (sous les pales) ; 
o  H2 pour un vol au niveau des pales (30‐180 m) ; 
o  H3 pour un vol juste au‐dessus des éoliennes (180‐250 m) ; 
o  H4 pour un vol à très haute altitude (>> 250 m) ; 

Figure 110 : Carte des hauteurs de 
vol des contacts de rapaces 
patrimoniaux en période 

internuptiale et hivernale de 2015 
et 2016 (Source : EXEN) 
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Figure 111 : Carte des données 
brutes et d’interprétation des 
contacts de passereaux et 

assimilés en période 
internuptiale et hivernale de 
2015 et 2016 (Source : EXEN) 

 

 

 



 

Étude d’impact sur l’environnement du projet de parc éolien « Le Langrois » 

CHAPITRE III : ETAT INITIAL DE 
LA ZONE ET DES MILIEUX 
SUSCEPTIBLES D’ÊTRE 

AFFECTÉS 

 

16‐23‐EOLE‐52 / Janvier 2018 (complété en juillet 18)  [223]
 

 Corrélation  entre  le  comportement  des  hivernants  et  les  cas  de mortalités  de  2015  et  
2016 / 2017  

Les rapaces 

Lors du 1er suivi de la mortalité de 2015, une buse variable a été retrouvée sous l’éolienne T21 
le 19 novembre, correspondant à la période internuptiale. 

Lors du suivi de la mortalité de 2016 / 2017, un milan royal a été retrouvé sous l’éolienne T8 le 
23 novembre 2016. 

Lors de la 1ère visite de terrain du suivi comportemental des rapaces le 28 décembre 2015, une 
buse variable a été  retrouvée  sous  l’éolienne T26. A cette date‐là,  le suivi de  la mortalité de 
2015  c’était  terminé  depuis  le  2  décembre  2015.  Par  conséquent,  une  buse  variable 
supplémentaire peut être comptabilisé pour cette étolienne T26, qui serait celle qui a engendré 
le plus de mortalité sur l’année (3 rapaces en 2015). 

Le suivi post‐implantation s’est déroulé de décembre 2015 à octobre 2016. Le milan royal et la 
buse  variable  ont  donc  été  retrouvés  sous  les  éoliennes  juste  avant  et  juste  après  le  suivi 
comportemental  (novembre  2015  et  novembre  2016).  Il  est  donc  difficile  d’expliquer 
réellement dans quelles conditions ces rapaces ont heurté les pales des éoliennes.  

Les passereaux 

Seules 2 espèces de passereaux ont été retrouvées sous  les éoliennes en période hivernale.  Il 
s’agit de  l’Alouette des champs et de  la Grive draine, avec un cas de mortalité chacune. Ces 
deux mortalités concernent uniquement le secteur est (éolienne T16 à T26). 

 

III‐C‐3‐d‐2. Synthèse des enjeux ornithologiques : Scénario 0 

Les figures des pages suivantes cumulent l’ensemble des enjeux identifiés et sectorisés dans les 
chapitres précédents pour chaque saison. Elle permet une perception assez fine de l’ensemble 
des fonctionnalités écologiques mises en évidence pour les oiseaux, sur la base des différentes 
expertises de 2015 / 2016, sur l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée. Ces cartes apparaissent 
comme  une  synthèse  des  fonctionnalités  cumulées  du  site  d’étude  pour  les  oiseaux.  Elles 
localisent : 

 les secteurs utilisés par  les rapaces comme zones de prises d’ascendances (thermiques ou 
dynamiques), avec une distinction entre celles qui sont  récurrentes et celles qui sont plus 
ponctuelles.  Ces  zonages  couvrent  l’ensemble  des  données  SIG  témoignant  de  prises 
d’ascendances  au  niveau  des  cartes  de  l’état  initial  (vols  circulaires,  ou  en  forme  de 
« ressort »), c’est à dire aussi bien pour les oiseaux nicheurs que pour les migrateurs ou les 
hivernants. Au‐delà de  leur utilisation avérée au cours de  l’état  initial, nous verrons par  la 

suite  qu’ils  représentent  des  secteurs  de  concentration  de  risques  de  collision  pour  tout 
type de grands voiliers ; 

 les zones de reproduction certaines des rapaces. Il s’agit du Milan royal et du Milan noir au 
niveau de la zone sud‐est, et de la Buse variable au niveau de la zone nord‐est ; 

 la zone de forte activité des rapaces patrimoniaux nicheurs, localisée au niveau de la zone 
sud‐est (comportements reproducteurs, de chasse et de prises d’ascendances) ; 

 les  territoires de chasse des  rapaces patrimoniaux en période nuptiale et  internuptiale  / 
hivernale.  Il s’agit des milieux ouverts  les plus fréquentés par ces espèces au sein de  l’aire 
d’étude rapprochée ; 

 les  zones  de  chasse  des  espèces  d’hirondelles  et  de  martinets  en  période  nuptiale, 
localisées au niveau de la zone sud‐est ; 

 les  passages  migratoires  au  printemps  et  à  l’automne  des  différents  types  d’espèces 
(rapaces, espèces aquatiques, colombidés et passereaux) ; 

 les  zones de  haltes  des  passereaux  pendant  les  2  périodes migratoires  au  sein  de  l’aire 
d’étude rapprochée pour les différents types d’espèces ; 

 les  haies  arborées  et  arbustives,  les  bosquets  et  les  boisements  de  feuillus,  qui 
représentent des habitats de reproduction pour les passereaux patrimoniaux ; 

 les cours d’eau. 

Globalement  l’aire d’étude  rapprochée présente  l’avantage d’être  située dans  les principaux 
secteurs cultivés du contexte paysager environnant, et donc les secteurs les moins favorables à 
la biodiversité et aux espèces les plus patrimoniales. Mais la carte témoigne aussi de la richesse 
des  milieux  environnants,  ce  qui  explique  que  les  principaux  enjeux  relevés  au  cours  des 
investigations  de  2015  et  2016  découlent  en  grande  partie  de  l’influence  de  ce  contexte 
environnant assez riche. 
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Figure 112 : Carte de synthèse des enjeux avifaunistiques à large échelle (Source : EXEN)   
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Figure 113 : Carte de synthèse en 3D des enjeux avifaunistiques à large échelle (Source : EXEN)  
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III‐C‐3‐d‐3. Analyse des sensibilités ornithologiques 

(a) Synthèse  cartographique  des  risques  d’impact  avifaunistiques  et  premières 
recommandations d’implantations 

 Hiérarchisation des secteurs de risques d’impacts 

Les éléments précédents d’analyse de l’état initial et des sensibilités spécifiques, géographiques 
et  saisonnières  qui  en  découlent  sont  résumés  sur  la  carte  des  risques  d’impact  de  la  page 
suivante. 5 niveaux de risques d’impact sont définis, auxquels des mesures d’intégration aussi 
proportionnées que possibles sont proposées : 

 Niveau de risque fort (équivalent à la sensibilité forte de la méthode de l’étude d’impact) : 
 une zone tampon de 500 m autour des nids du Milan royal et du Milan noir au niveau 

de  la  zone  sud‐est.  Cette  zone  tampon  représente  un  secteur  de  forte  activité 
quotidienne en période nuptiale ; 

 les zones de prises d’ascendances  (thermiques ou dynamiques)  récurrentes utilisées 
par les rapaces et les grands voiliers tout au long de l’année. 

Vis‐à‐vis de ce niveau de risque fort, il est préconisé d’éviter l’implantation d’éolienne dans ces 
zones, pour  faire en sorte de  limiter  les  risques de collision des espèces  les plus sensibles et 
parmi les plus patrimoniales. 

 Niveau de risque modéré à fort (équivalent à  la sensibilité forte de  la méthode de  l’étude 
d’impact) : 

 la  zone de  forte activité des  rapaces patrimoniaux en période nuptiale,  localisée au 
niveau de la zone sud‐est. 

Vis‐à‐vis de ce niveau de risque modéré à fort, il est également préconisé d’éviter l’implantation 
d’éolienne dans cette zone, pour faire en sorte de limiter les risques de collision des espèces les 
plus sensibles et parmi les plus patrimoniales. 

 Niveau de  risque modéré  (équivalent  à  la  sensibilité modérée de  la méthode de  l’étude 
d’impact):  

 une zone tampon d’1 km autour des nids du Milan royal et du Milan noir au niveau de 
la  zone  sud‐est.  Cette  zone  tampon  représente  un  secteur  d’activité  régulière  et 
quotidienne en période nuptiale ; 

 les zones de prises d’ascendances  (thermiques ou dynamiques) ponctuelles utilisées 
par les rapaces et les grands voiliers tout au long de l’année ; 

 les  zones  de  chasse  préférentielles  et  avérées  des  rapaces  patrimoniaux  volant  à 
hauteur H2 en période nuptiale ; 

 les  haies,  les  bosquets  et  les  boisements  de  l’aire  d’étude  rapprochée. Ces milieux 
sont  des  microhabitats  de  reproduction  pour  les  espèces  de  passereaux 
patrimoniaux. 

Vis‐à‐vis de ces risques,  il s’agirait également de  limiter autant que possible  les  implantations 
d’éoliennes ou, le cas échéant, d’envisager d’éventuelles mesures adaptées au cas par cas pour 
réduire le risque de collision, de dérangement, de destruction de nichées et de perte d’habitat.  

 Niveau de risque faible à modéré (équivalent à la sensibilité faible de la méthode de l’étude 
d’impact): 

 les  zones  de  chasse  préférentielles  et  avérées  des  rapaces  patrimoniaux  volant  à 
hauteur H1 en période nuptiale ; 

 les  zones de chasse préférentielles et avérées des  rapaces patrimoniaux en période 
internuptiale et hivernale ; 

 la  zone  de  chasse  des  espèces  d’hirondelles  et  de martinets  en  période  nuptiale, 
localisée au niveau de la zone sud‐est ; 

 les passages prénuptiaux et postnuptiaux des rapaces et des espèces aquatiques ; 

 les passages postnuptiaux des passereaux au niveau des zones est ; 

 les zones de haltes migratoires des espèces aquatiques. 

Vis‐à‐vis de ces risques, il n’est pas préconisé d’évitement d’implantation particulière, mais une 
analyse plus  ciblée ou d’autres mesures  spécifiques  (sur  la  configuration ou  la  régulation du 
parc  éolien)  pourront  être  envisagées,  afin  de  limiter  les  risques  de  collision  ou  de  perte 
d’habitat à certaines périodes de l’année. 

 Niveau  de  risque  faible  (équivalent  à  la  sensibilité  faible  de  la  méthode  de  l’étude 
d’impact): 

 les passages prénuptiaux des passereaux ; 

 les zones de haltes des rapaces et des passereaux aux 2 périodes migratoires 

Vis‐à‐vis de ces risques, il n’est pas préconisé d’évitement d’implantation particulière. 

III‐C‐3‐d‐4. Evolution probable en l’absence de projet 

Le  projet  potentiel  sera  donc  à  court  et moyen  termes  très  certainement  dans  un  habitat 
similaire à celui de l’état initial. 

En  ce  qui  concerne  l’avifaune,  la  faible  évolution  de  l’habitat  au  niveau  du  secteur  va 
nécessairement entrainer une faible évolution de l’utilisation du site. 

L’attractivité des milieux ouverts pour  les rapaces en chasse restera probablement similaire à 
l’état  initial.  Il en est de même pour  les espèces qui nichent dans  ce  type d’habitat,  comme 
certains passereaux (Alouette des champs, Alouette lulu). 
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Figure 114 : Carte des risques 
d’impact avifaunistiques à large 

échelle (Source : EXEN) 
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III‐C‐3‐e. La  trame  verte  et  bleue  –Schéma Régional  de  Cohérence  Ecologique  (SRCE)  de  la 
région Champagne‐Ardenne 

III‐C‐3‐e‐1. Préambule 

« Les espaces naturels sont de plus en plus réduits et morcelés par l’activité humaine. La Trame 
Verte et Bleue, dont  la constitution a été  fixée par  les  lois Grenelle 1 et 2, a pour objectif de 
relier  entre  eux  les milieux  naturels  pour  former  un  réseau  écologique  cohérent. Un  Schéma 
Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), co‐élaboré par l'Etat et la Région, sera la déclinaison 
régionale de la Trame Verte et Bleue. » 

 

Une  continuité  écologique  résulte 
de  la  présence,  sur  le  terrain,  de 
motifs  et  d’éléments  paysagers 
supports  de  biodiversité, 
l’assemblage  de  ces  éléments 
permettant  de  former  des 
écosystèmes  qui  accueillent  des 
espèces  affines,  l’assemblage  des 
écosystèmes permettant de former 
des  corridors,  l’ensemble 
permettant  aux  espèces 
d’accomplir leurs cycles de vie et de 
se déplacer.  

L’analyse de la biodiversité est alors 
au stade du SRCE, étudiée dans  les 
grandes  lignes  à  une  échelle 
1/100 000. 

Le SRCE Champagne‐Ardenne a été 
adopté le 8 décembre 2015.  

 

 

 

 

 

 

 
Figure 115 : Rapport entre biodiversité et paysage 

(© Corieaulys : diagnostic préalable au SRCE de la région Auvergne).  
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III‐C‐3‐e‐2. Situation du  projet au  sein des orientations  nationales  pour  la  préservation  et 
remise en état des continuités écologiques  

 

Les figures suivantes localisent le secteur étudié au regard des continuités écologiques d’importance nationales identifiées dans le Document‐Cadre : « Orientations nationales pour la préservation et 
la remise en bon état des continuités écologiques, annexe du décret portant adoption des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités ». 

 

   
Vis‐à‐vis des milieux ouverts thermophiles 

pour la cohérence nationale de la Trame verte 
et bleue 

On peut constater ici que le territoire étudié se 
trouve au niveau du couloir rhodanien 

remontant jusqu’à l’Allemagne. Il participe 
donc à la continuité thermophile nationale et 

européenne.  

Vis‐à‐vis des milieux boisés pour la cohérence 
nationale de la Trame verte et bleue 

D’après cette carte, le secteur étudié se situe à 
proximité de la continuité forestière qui 

remonte la vallée du Rhône puis la vallée de la 
Moselle jusqu’à la frontière allemande.  

Vis‐à‐vis des milieux ouverts frais à froids pour 
la cohérence nationale de la Trame verte et 

bleue 

D’après cette carte, le secteur étudié est situé à 
proximité de la continuité partant du Massif 
central au Sud de la Bourgogne et allant 
jusqu’à la frontière allemande en longeant 

l’Ouest de Dijon, le Sud Champagne‐Ardenne et 
rejoignant la vallée de la Moselle. 

Vis‐à‐vis des milieux bocagers pour la 
cohérence nationale de la Trame verte et bleue

D’après cette carte, le secteur étudié se localise 
à proximité de l’axe bocager de Dijon jusqu’à 

Thiérache. 

  15 km autour de l’AER 
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Vis‐à‐vis des continuités écologiques des cours 
d’eau pour la cohérence nationale de la Trame 

verte et bleue 

D’après cette carte, le projet se situe en dehors 
des cours d’eau prioritaires pour la trame bleue 
nationale. 

Vis‐à‐vis des voies d’importance nationale 
de migrations des oiseaux pour la 

cohérence nationale de la Trame verte et 
bleue 

D’après  cette  carte,  le  secteur  étudié  est 
situé  en  dehors  des  voies  d’importance 
nationale de migrations des oiseaux. 

 

 

Le  document  d’orientations  nationales  pour  la  préservation  et  la  remise  en  bon  état  des 
continuités  écologiques  fournit  la  liste  des  espèces  sensibles  à  la  fragmentation  dont  la 
préservation est un enjeu pour la cohérence nationale de la Trame verte et bleue. 

Les espèces visées pour la région Champagne‐Ardenne sont les suivantes (en rouge et gras, les 
espèces recensées lors de l’étude écologique sur l’aire d’étude rapprochée): 

Invertébrés 

Odonates  :  Agrion  à  fer  de  lance  (Coenagrion  hastulatum),  Agrion  de Mercure  (Coenagrion 
mercuriale),  Caloptéryx  vierge  septentrional  (Calopteryx  virgo  virgo),  Cordulégastre  bidenté 
(Cordulegaster  bidentata),  Cordulie  arctique  (Somatochlora  arctica),  Epithèque  bimaculée 
(Epitheca bimaculata), Leucorrhine à gros thorax (Leucorrhinia pectoralis), Leucorrhine à  large 
queue (Leucorrhinia caudalis), Libellule fauve (Libellula fulva) 

Orthoptères  :  Conocéphale  des  Roseaux  (Conocephalus  dorsalis),  Criquet  des  Genévriers 
(Euthystira  brachyptera),  Criquet  palustre  (Chorthippus  montanus),  Decticelle  des  bruyères 
(Metrioptera brachyptera) 

Vertébrés 

Amphibiens  :  Pélodyte  ponctué  (Pelodytes  punctatus),  Sonneur  à  ventre  jaune  (Bombina 
variegata),  Triton  alpestre  (Ichthyosaura  alpestris),  Triton  crêté  (Triturus  cristatus),  Triton 
ponctué (Lissotriton vulgaris) 

Mammifères : Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus), Chat forestier (Felis silvestris), 
Grand Rhinolophe  (Rhinolophus  ferrumequinum),  Loir  gris  (Glis glis),  Loutre d’Europe  (Lutra 
lutra), Muscardin (Muscardinus avellanarius), Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) 

Oiseaux  :  Chevêche  d’Athéna  (Athene  noctua),  Cincle  plongeur  (Cinclus  cinclus),  Fauvette 
babillarde  (Sylvia  curruca),  Gobemouche  à  collier  (Ficedula  albicollis),  Gobemouche  gris 
(Muscicapa  striata), Grimpereau  des  bois  (Certhia  familiaris),  Linotte mélodieuse  (Carduelis 
cannabina),  Mésange  boréale  (Parus  montanus),  Pic  cendré  (Picus  canus),  Pic  mar 
(Dendrocopos  medius),  Pie‐grièche  écorcheur  (Lanius  collurio),  Pie‐grièche  grise  (Lanius 
excubitor),  Pipit  farlouse  (Anthus  pratensis),  Rousserolle  verderolle  (Acrocephalus  palustris), 
Tarier des prés (Saxicola rubetra)  

Reptiles : Coronelle  lisse (Coronella austriaca), Lézard des souches (Lacerta agilis), Lézard vert 
occidental (Lacerta bilineata), Lézard vivipare (Zootoca vivipara), Vipère péliade (Vipera berus) 

 

 

 

 

 

15 km autour de l’AER 
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III‐C‐3‐e‐3. Situation de l’aire d’étude rapprochée dans la TVB régionale 

 Composition des sous‐trame 

La  Trame Verte  et  Bleue  régionale  se  compose  de  l’agrégation  de  sous‐trames  écologiques. 
Comme  présenté  plus  haut,  la  TVB  champardennaise  se  compose  des  quatre  sous‐trames 
écologiques suivantes : 

 
Figure 116 : Sous‐trames composant la TVB régionale (source : SRCE) 

Les milieux forestiers : 

 660 000 ha de forêts 

 28 % de la superficie régionale, soit le milieu le plus étendu de Champagne‐Ardenne 

 Près  de  450  espèces  végétales  et  350  espèces  de  la  faune  inféodées  aux milieux 
forestiers 

On distingue ainsi les grands ensembles et continuités suivants : 

 les Ardennes primaires ; 

 l'arc boisé humide des Ardennes au pays d'Othe en passant par  l'Argonne et  le Der‐
Perthois ; 

 les massifs boisés de l'ouest marnais avec la Montagne de Reims et la Brie forestière ; 

 les forêts des plateaux calcaires 

 

Les milieux ouverts secs 

 5800 ha de milieux ouverts secs (chiffre non exhaustif) 

 0,2 % de  la  superficie  régionale,  soit  le milieu  le plus disparate  sur  le Champagne‐
Ardenne 

 Près de 200 espèces végétales inféodées aux milieux ouverts secs 

Les milieux ouverts  secs correspondent à des habitats  relictuels,  réduits à des  formations de 
faibles  emprises,  dépassant  rarement  plus  d’une  dizaine  d’hectares  d’un  seul  tenant.  Avec 
seulement  0,2  %  de  la  superficie  régionale,  il  s’agit  d’un  des  types  de  milieux  les  moins 
représentés, mais d’un grand intérêt écologique. 

Ces milieux sont le plus souvent isolés les uns des autres, et présentent des dimensions qui sont 
peu adaptées à une analyse régionale des continuités. 

Les milieux prairiaux 

 230 000 ha de milieux prairiaux, soit 9 % de la Champagne‐Ardenne 

 29 800 ha de réseau de haies et de bosquets 

Ces milieux  sont  encore  bien  présents  en  Champagne‐Ardenne, mais  avec  une  répartition 
spatiale hétérogène. On les trouve majoritairement dans les départements de la Haute‐Marne 
et des Ardennes, notamment  sur  le plateau de Rocroi,  la  Thiérache  ardennaise,  le Bassigny, 
l’Apance et l’Amance. Nombre de prairies sont également présentes dans l’Arc humide. 

Sur  les autres régions naturelles, ces milieux ont  largement régressé au profit  le plus souvent 
des  cultures annuelles  : plateaux occidentaux, plateaux du Barrois,  certains  secteurs de  l’Arc 
humide. 

Les milieux aquatiques 

 14 000 km de linéaire de cours d’eau 

 5 vallées alluviales principales, associées à un chevelu très dense de cours d’eau secondaires 

 30 000 ha de plans d’eau, dont 10 000 ha pour les 4 grands lacs réservoirs (soit 0.5% de la 
superficie régionale) 

 50 000  individus pour une cinquantaine d’espèces : effectif annuel des oiseaux migrateurs, 
faisant  de  la  Champagne  humide  un  des  sites  français  d’importance  internationale  pour 
l’hivernage des oiseaux 
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AER 

Les milieux humides 

La répartition des milieux humides est étroitement  liée à 
la  présence  de  l’eau  et  des  cours  d’eau.  Autrefois  bien 
représentés  sur  l’ensemble  de  la  Champagne‐Ardenne 
(Arc humide et têtes de bassin versant, vallées alluviales), 
les  milieux  humides  correspondent  aujourd’hui  à  des 
zones  plus  ponctuelles,  en  constante  régression,  du  fait 
des  différentes  pressions  auxquelles  ils  ont  été 
historiquement soumis. 

Les milieux rupestres 

Les milieux  rupestres,  les  escarpements  rocheux  et  les 
falaises sont très localisés en Champagne‐Ardenne : relief 
schisteux du Plateau ardennais et de  la Pointe de Givet, 
région d’Avizes,  région de Chaumont et de  Langres,  site 
du Cul du cerf, etc. 

Les grottes et cavités 

Les  grottes  et  cavités  naturelles  sont  essentiellement 
d’origine  karstique  et  se  localisent  dans  les  secteurs 
calcaires : Haute Marne et Aube jurassiques, Pays d’Othe, 
Montagne  de  Reims  et  d’Epernay.  A  cela  s’ajoutent  les 
cavités d’origine  anthropique  :  les  galeries  souterraines, 
principalement issues des anciens équipements militaires, 
ainsi que les carrières souterraines (région de Chaumont, 
Bar‐sur‐Aube, Epernay). 

Les milieux de grandes cultures 

Les  milieux  de  grandes  cultures  se  concentrent  sur  la 
Champagne crayeuse qui offre des conditions  favorables 
à l’agriculture. 

Le vignoble 

Le  vignoble  est  une  des  composantes  fortes  de 
l’agriculture  champardennaise.  Les  secteurs  du  vignoble 
sont bien  identifiés : plateaux occidentaux (Montagne de 
Reims et d’Epernay, Marne viticole) et plateaux du Barrois 
(Côte des Bars),  sur des  superficies qui  sont aujourd’hui 
stables. 
 

 Carte des composantes de la TVB  

La carte des composantes constitue un état  initial 
de la fonctionnalité des continuités écologiques de 
Champagne‐Ardenne  pouvant  être  exploitée  et 
approfondie pour  tout projet  local  (voir ci‐contre 
et page suivante).  

On  remarque  dans  un  premier  temps  que  l’aire 
d’étude  rapprochée  se  trouve  en  dehors  des 
principaux réservoirs identifiés par le SRCE mais à 
la jonction de deux continuités écologiques ; une 
continuité  des  milieux  forestiers  selon  un  axe 
Nord/Sud et une  continuité des milieux ouverts 
selon un axe Nord‐est/Sud‐ouest. 

La  figure  en  page  suivante  replace  l’aire  d’étude 
rapprochée vis‐à‐vis des trames et objectifs définis 
par le SRCE. On remarque que : 

 L’AER1  est  globalement  en  dehors  des 
corridors et  réservoirs de biodiversité. 
Seule  son  extrémité  Nord‐ouest  est 
concernée  par  un  réservoir  de 
biodiversité  des  milieux  boisés  avec 
objectif de préservation,  longé par un 
corridor  écologique  des  milieux 
ouverts  avec objectifs de  restauration 
et  de  préservation.  Cela  concerne  le 
Bois  des  Montots,  qui  constitue  par 
ailleurs un enjeu majeur puisque dans 
la  zone  cœur  du  projet  de  Parc 
National.  

 Presque la totalité de l’AER2 concerne un 
réservoir  de  biodiversité  des  milieux 
ouverts avec objectif de préservation. 

 Le quart ouest de  l’AER3 se  trouve dans 
un  réservoir  de  biodiversité  des 
milieux  ouverts  avec  objectif  de 
préservation. 

Figure 117 : Synthèse de la Trame Verte et Bleue en Champagne‐Ardenne
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 Figure 118 : Carte des composantes et objectifs de la trame verte et bleue de Champagne‐Ardenne au 1/100000ème 
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 Le SRCE et le schéma Régional Eolien (SRE) 

La  thématique de  l’éolien est  traité dans  le diagnostic du  SRE. « La Champagne‐Ardenne est 
actuellement  la  première  région  éolienne  de  France  et  de  nombreux  projets  d’implantation 
supplémentaire sont prévus. 

Le  développement  de  l’énergie  éolienne  s’accompagne  aujourd’hui  d’une  réflexion  sur  la 
préservation des couloirs de migration utilisés par les oiseaux et les chauves‐souris. En effet, la 
présence  de  fermes  éoliennes  sur  des  secteurs  de migration  est  susceptible  d’engendrer  des 
impacts  directs, mortalité  par  collision  et  destruction  ponctuelle  d’habitat,  ou  indirects,  par 
dérangement, effet « barrière » aux déplacements, sur ces espèces. Or, la Champagne Ardenne 
apparaît comme un axe migratoire majeur à l’échelle nationale, et européenne. 

Source : Schéma Régional Eolien, DREAL, 2011 

Les  travaux  du  Schéma  régional  éolien  (DREAL,  2011)  ont  ainsi  permis  d’identifier  et  de 
cartographier  les  couloirs  de migration  et  les  zones  à  enjeux  pour  l’avifaune  et  les  chauves‐
souris. Les données suivantes sont issues des études réalisées par la LPO Champagne‐Ardenne et 
le Conservatoire des espaces naturels de Champagne‐Ardenne dans le cadre du schéma régional 
éolien, sur  la base des données  réglementaires, des données ornithologiques centralisées à  la 
LPO et des publications issues de suivis sur des projets ou parcs existants. Les données issues de 
suivis de terrain ont permis de définir la trame des couloirs de migration connus actuellement en 
Champagne‐Ardenne, complété par les éléments paysagers. 

Sont ainsi définis : les couloirs principaux (couloirs de migration majeurs, accueillant des effectifs 
importants  ainsi  qu’un  grand  nombre  d’espèces,  dont  certaines  patrimoniales),  les  couloirs 
secondaires (accueillant en général des effectifs moins importants), les couloirs potentiels (axes 
reliés  entre  eux de manière  théorique, dans un  souci de  cohésion)  (d’après  Schéma Régional 
éolien, 2011). 

Enjeu pour le SRCE : => Prendre en compte les couloirs de migration dans le développement de 
l’éolien,  un  enjeu  fort  pour  la  Champagne‐Ardenne.  La  Champagne‐Ardenne  doit  réussir  à 
concilier  le développement  important de  l’éolien, qui en  fait  la première région éolienne de 
France, et son statut d’axe migratoire majeur à l’échelle nationale et européenne. Les travaux 
menés  à  ce  sujet  dans  le  cadre  du  Schéma  régional  éolien  devront  être  intégrés  dans  le 
SRCE. » 

Pour  les  chiroptères,  les AER 2 et 3  sont  situés en  secteurs d’enjeu potentiel mais  ce qu’il 
ressort essentiellement, c’est la situation de l’aire d’étude rapprochée en dehors des secteurs 
d’enjeu fort à moyen pour les chiroptères.  

Pour les oiseaux (en page suivante), l’aire d’étude est sur un couloir potentiel tandis que les 
AER  2  et  3  sont  localisées  à  proximité  des  voies  de migration  principales  de  ce  groupe 
faunistique.  

 
Figure 119 : Enjeu chiroptères : couloirs de migration (extrait du SRE)  
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Figure 120 : Enjeu oiseaux : couloirs de migration (extrait du SRE)  

 

III‐C‐3‐e‐4. Fonctionnement écologique sur l’aire d’étude rapprochée au regard des résultats 
des volets naturalistes 

En page suivante,  les cartes représentent  les continuités d’un point de vue chiroptérologique. 
L’aire d’étude rapprochée est localisée sur des secteurs ayant des objectifs de conservation de 
la Trame Verte et Bleue au niveau des milieux ouverts. A l’échelle locale, ce type de milieux est 
bien représenté. 

A  l’échelle  locale de  l’aire d’étude  rapprochée,  les continuités écologiques  sont  représentées 
par :  

 les milieux ouverts : prairies (pâturées ou de fauche) 

 les boisements, avec des bosquets dans l’ensemble isolé, hormis celui au nord‐ouest relié à 
un grand boisement. La majorité des boisements sont situés en bord de plateau. Le réseau 
de haies n’est absolument pas connecté sur  le secteur ouest et un peu plus sur  le secteur 
est. 

La trame verte et bleue a pour objectif de : 

 préserver  les milieux ouverts situés au nord de  l’aire d’étude ouest et surtout sur  les aires 
d’études du secteur est. (zone de réservoir de biodiversité) 

 préserver les milieux boisés situés au nord de l’aire d’étude ouest. (réservoir de biodiversité) 
Il est aussi recommandé d’éviter des impacts significatifs sur : 

 les haies arborées et arbustives qui bien qu’elles ne  forment pas de  réel  réseau constitue 
néanmoins des corridors utilisés par les chiroptères. 

Globalement, à l’échelle locale, l’aire d’étude rapprochée est localisée dans un contexte à faible 
enjeux  vis‐à‐vis  de  la  trame  verte  et  bleue.  Les  objectifs  de  préservation  concernent 
particulièrement les milieux prairiaux mais également un secteur de boisement. 

La Figure 123 représente  les continuités écologiques  locales de l’aire d’étude rapprochée d’un 
point de vue avifaunistique. Elles sont représentées par : 

 les cours d’eau, faisant le lien entre les différentes zones humides ; 

 les boisements et les haies, avec un réseau linéaire de haies arborées ou arbustives qui font 
le lien entre les différents boisements et bosquets. 
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Figure 121 : Carte des continuités écologiques à l’échelle locale‐ secteur ouest (Source : EXEN)  Figure 122 : Carte des continuités écologiques à l’échelle locale‐ secteurs est (Source : EXEN)  
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Figure 123 : Carte des continuités écologiques à l’échelle locale (Source : EXEN)   

III‐C‐3‐e‐5. Cotation du scenario de référence et de la sensibilité / interrelations 
potentielles  avec  d’autres  thèmes  environnementaux  /  Evolution  probable  sans 
projet 

  Calcul : Résultat : 
Enjeu

Effet 
pot.

3    Sensibilité forte

2  6            X   
Malgré  une  occupation  des  sols  majoritairement  cultivée  de  manière 
intensive,  les  aires  d’étude  rapprochées  abritent  ponctuellement  des 
éléments de  la trame verte,  liés aux espaces ouverts ou milieux boisés, avec 
objectif  de  conservation.  Les  boisements,  haies  et  cours  d’eau  (hors  AER) 
représentent des continuités écologiques pour  les oiseaux. Pour  les chauves‐
souris  ce  sont  les milieux ouverts  (prairies),  les boisements  et  le  réseau de 
haies qui constituent les continuités écologiques. Ces éléments présentent un 
donc un enjeu fort. 
En  termes  de  fragmentation,  la  position  de  l’aire  d’étude  en  dehors  des 
corridors  régionaux participe à  réduire  fortement  les effets potentiels sur  la 
continuité écologique  régionale et nationale,  les espèces pouvant  trouver à 
proximité  des  espaces  favorables  à  leur  cycle  de  vie.  L’effet  potentiel  peut 
donc être jugé modéré. 
La  sensibilité  reste  forte  et nécessite  le  respect des préconisations  fournies 
dans la synthèse écologique suivante. 
Evolution  probable  en  l’absence  de  projet  :  Il  est  difficile  de  prédire  avec 
certitude  la  trajectoire que peut emprunter un habitat naturel  soutenant une 
fonctionnalité  écologique,  car  ce  dernier  répond  à  des  conditions  pédo‐
climatiques  qu’il  est  parfois  difficile  de  connaître  avec  exactitude.  En  effet, 
l’évolution  de  ces  habitats  semi‐naturels  est  directement  déterminée  par 
l’utilisation qui en sera faite dans un avenir proche. Toutefois,  il est difficile de 
prédire l’évolution, ici principalement agricole de ce secteur. Les boisements et 
haies  peuvent  être  conservés  ou  non,  les  prairies peuvent  être  retournées  et 
transformées en culture.  
Autres  thèmes  potentiellement  en  lien  avec  la  continuité  écologique : 
hydrographie / eaux souterraines/ loisirs / Paysage 
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III‐C‐4. SYNTHÈSE DES ENJEUX ET SENSIBILITÉS DU MILIEU NATUREL, RECOMMANDATIONS D’IMPLANTATION   

Préambule : Il est proposé ici une analyse des habitats et des secteurs sensibles mis en évidence dans les études naturalistes. Des différences de cotation des sensibilités existent entre les méthodes des 
études naturaliste et la méthode de l’étude d’impact qui homogénéise les différentes données. Ainsi les sensibilités modérée à forte sont réévalués à forte, les faible à modérée en faible.  

Thème  Niveau d’enjeu : Scénario 0  Effets potentiels  Sensibilités Préconisations 

Habitats et flore 

Faible 
Habitats non protégés à fonctionnalité réduite : certaines cultures, fruticées, 
haies et bosquets, jachères, pâtures, plantations de résineux, certaines prairie 

de fauche améliorées, vergers 

1

Modéré 
Emprises susceptibles de fragiliser le 

fonctionnement des milieux et la pérennité 
des espèces liées quand les habitats sont 

peu représentés 

2 

Faible 
(2) 

Prioriser la conception du projet dans ces milieux peu 
fonctionnels 

Enjeu moyen 
Habitats déterminants relativement communs en Champagne Ardenne, à 

fonctionnalité moyenne : Prairies de fauche en zone humide, cultures en zone 
humide, hêtraies‐chênaies‐charmaies, pelouses calcaires, prairies de fauche 

améliorées en zone humide 

2 Modérée 
(4)  Limiter les emprises au strict nécessaire 

Enjeu fort :  
Habitats déterminants, à fonctionnalité importante : Aulnaie‐frênaie  3 Forte 

(6)  Eviter ces milieux 

Faune terrestre et 
aquatique 

Faible 
Cultures  1

Faible 
De dérangement et de destruction 

d’individus en phase chantier 
1  Faible 

(2) 
Définir un calendrier de travaux adaptés à la phénologie des 

espèces 

Modéré 
Pâtures, boisements, lisières (avec un tampon de 20m), prairies de fauches et 

pelouses sèches 
2

Modéré 
De dérangement et de destruction 

d’individus en phase chantier 
Destruction d’habitat d’espèces 

2  Modérée 
(4) 

Eviter les lisières pendant les périodes sensibles de la faune 
(période de reproduction) ou, le cas échéant, prévoir le 
passage d’un écologue avant le début du chantier. 

Fort 
Zones humides identifiées, zones d’influence des zones humides (tampon de 

50m) 
3

Fort 
Destruction d’individus, destruction de 

façon indirecte, avec la modification de la 
qualité des habitats situés en aval 

(modification du régime hydraulique) 

3  Forte 
(9)  Eviter ces secteurs 

Chiroptères 

Faible 
Cultures, pistes et routes traversant les cultures (voie de transit des Pipistrelles)  1

Faible 
Risque de collision, barotraumatisme, perte 

de territoire de chasse, dérangement 
2  Faible 

(2) 
Choix de machines hautes, absence d’éclairage du parc, limiter 
l’attractivité des éventuels bâtiments liés au projet éolien. 

Fort 
Gîte en bâti  3

Faible 
Aucun risque de destruction ou 

dérangement 
0  Nulle 

(0)  Aucune 

Modéré 
Lisières de boisements (secteur de chasse), zone tampon de 50m autour des 
lisières, prairies de fauche, pâtures (secteur de chasse), boisements de feuillus 

humides (secteur de gîte potentiel) 

2
Modéré 

Risque de collision, barotraumatisme, perte 
de territoire de chasse, dérangement 

2  Modérée 
(4) 

Effectuer un suivi au niveau des boisements et haies à 
défricher. 

Adapter le planning de travaux aux phénologies des espèces 

Fort 
Secteur soumis à de potentiels phénomènes d’aérologie, cours d’eau et bord de 
coteaux (voies de transit), secteur de gîte arboricole probable (Sud de l’AER 

Ouest : secteur 1) 

3
Fort 

Risque de collision, barotraumatisme, perte 
de territoire de chasse, dérangement 

3  Forte 
(9)  Eviter ces secteurs 
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Thème  Niveau d’enjeu : Scénario 0  Effets potentiels  Sensibilités Préconisations 

Oiseaux 

Faible 
Passages prénuptiaux des passereaux 

Zones de haltes des rapaces et des passereaux aux 2 périodes migratoires. 
1 Faible 

Risque de collision, perte d’habitat  1  Faible 
(1) 

Favoriser une implantation lisible. 
Orienter autant que possible des lignes d’éoliennes dans l’axe 

des migrations (nord‐est / sud‐ouest) 
Prendre en compte les éoliennes existantes pour orienter 

l’implantation. 
Réaliser les travaux en fonctions de la phénologie des espèces.

Réutiliser au maximum les chemins existants. 

Modéré 
Les zones de chasse préférentielles et avérées des rapaces patrimoniaux volant 
à hauteur H1 (< 30 m). en période nuptiale ; les zones de chasse préférentielles 
et avérées des rapaces patrimoniaux en période internuptiale et hivernale ; la 
zone de chasse des espèces d’hirondelles et de martinets en période nuptiale, 
localisée au niveau du secteur 3 ; les passages prénuptiaux et postnuptiaux des 
rapaces et des espèces aquatiques ; les passages postnuptiaux des passereaux 

au niveau des zones est ; les zones de haltes migratoires des espèces 
aquatiques. 

2 Faible 
Risque de collision, perte d’habitat  1  Faible 

(2) 

Modéré 
Une zone tampon d’1 km autour des nids du Milan royal et du Milan noir au 
niveau du secteur 3. Cette zone tampon représente un secteur d’activité 

régulière et quotidienne en période nuptiale ; les zones de prises 
d’ascendances (thermiques ou dynamiques) ponctuelles utilisées par les 
rapaces et les grands voiliers tout au long de l’année ; les zones de chasse 

préférentielles et avérées des rapaces patrimoniaux volant à hauteur H2 (entre 
30 et 180 m) en période nuptiale ; les haies, les bosquets et les boisements de 
l’aire d’étude rapprochée. Ces milieux sont des microhabitats de reproduction 

pour les espèces de passereaux patrimoniaux. 

2 Modéré 
Risque de collision, perte d’habitat  2  Modéré 

(4)  Eloigner les éoliennes des lisières des boisements. 

Fort 
La zone de forte activité des rapaces patrimoniaux en période nuptiale, 

localisée au niveau de la zone sud‐est ; une zone tampon de 500 m autour des 
nids du Milan royal et du Milan noir au niveau de la zone sud‐est. Cette zone 

tampon représente un secteur de forte activité quotidienne en période 
nuptiale ; les zones de prises d’ascendances (thermiques ou dynamiques) 
récurrentes utilisées par les rapaces et les grands voiliers tout au long de 

l’année. 

3 Modéré à fort 
Risque de collision, perte d’habitat 

2 
à 
3 

Forte 
(6 et 9)  Eviter ces secteurs 

Trame verte et 
bleue – 

continuité 
écologique 

Fort 
Les secteurs 2 et 3 concernent en partie des réservoirs de biodiversité liés aux 
espaces ouverts. La pointe Nord‐ouest du secteur 1 est un réservoir des milieux 

boisés.  
Les boisements, haies et cours d’eau représentent des continuités écologiques 

pour les oiseaux et les chauves‐souris 
Les milieux ouverts (prairies) sont des continuités écologiques pour les 

chauves‐souris. 

3 Modéré 
Risque de fragmentation  2  Forte 

(6) 

Les études écologiques définissent et hiérarchisent la qualité 
des milieux et leur sensibilité afin de guider la conception du 

projet dans l’optique du maintien du fonctionnement 
écologique global de la zone et du maintien des populations 

d’espèces présentes. 
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Carte 19 : Synthèse des sensibilités du milieu naturel  
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III‐D. LE MILIEU HUMAIN 

Ce  chapitre  vise  à  connaître  le  contexte  socio‐économique  dans 
lequel le projet éolien « Le Langrois » est amené à s’intégrer.  

Les  aires  d’étude  éloignée  et  très  éloignée  sont  les  zones  qui 
englobent les impacts lointains potentiels. Les analyses dans ces aires 
d’étude porteront sur les grands ensembles de paysages et les enjeux 
recensés les plus forts.  

L’aire  d’étude  intermédiaire  correspond  à  la  zone  de  composition 
paysagère, utile pour définir  la configuration du parc. Elle concerne 
les  communes  accueillant  le  projet, mais  également  les  communes 
environnantes pour lesquelles un enjeu de « cadre de vie » existe, du 
fait  de  leur  proximité.  Cette  aire  d’étude  vise  essentiellement  à 
comprendre  le  contexte  socio‐économique  local.  L’analyse  socio‐
économique  porte  alors  sur  les  communes  dont  une  portion  du 
territoire  significative  est  comprise  dans  un  périmètre  de  6  km 
autour  de  l’aire  d’étude  rapprochée.  Ce  périmètre  correspond 
également à celui de l’enquête publique. Les 37 communes suivantes 
sont  concernées :  trois  communes  en  Côte  d’Or :  Boussenois, 
Selongey  et  Vernois‐lès‐Vesvres ;  34  communes  en  Haute‐Marne : 
Aprey, Auberive, Aujeurres, Baissey, Bourg, Brennes, Chalancey, Vals‐
des‐Tilles, Chassigny, Choilley‐Dardenay, Cohons, Dommarien, Le Val‐
d'Esnoms,  Flagey,  Villegusien‐le‐Lac,  Heuilley‐Le‐Grand,  Isômes, 
Leuchey,  Longeau‐Percey,  Montsaugeon,  Mouilleron,  Orcevaux, 
Perrogney‐Les‐Fontaines, Praslay, Prauthoy, Rivière‐les‐Fosses, Saint‐
Broingt‐les‐Fosses,  Vaillant,  Vaux‐sous‐Aubigny,  Verseilles‐le‐Bas, 
Verseilles‐le‐Haut, Vesvres‐sous‐Chalancey, Villiers‐lès‐Aprey, Vivey. 

L’aire  d’étude  rapprochée  correspond  à  la  zone  dans  laquelle 
l’opérateur  envisage  potentiellement  de  pouvoir  implanter  des 
éoliennes. C’est l’aire des études environnementales au sens large du 
terme  : milieu  physique, milieu  humain, milieux  naturels,  habitat, 
urbanisme,  santé,  sécurité…  Elle  permet  de  prendre  en  compte 
toutes  les  composantes  environnementales  du  site  d’accueil  du 
projet.  

C’est dans la partie « cadre de vie » que l’aspect sanitaire vis‐à‐vis des 
populations riveraines sera abordé.  

 

 

 

 
Carte 20 : Rappel des aires d’étude du projet  
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III‐D‐1. PLANS, SCHEMAS, PROGRAMME ET DROIT DES SOLS : URBANISME ET SERVITUDES  

L’articulation des différentes démarches territoriales environnementales peut être résumée par 
le logigramme ci‐dessous : 

 

 
Figure 124 : Coordination des démarches territoriales en matière d’environnement (source : fiches décryptage Grenelle 

(CERTU)‐BR‐MM, avril 2012) 

Le  chapitre  suivant  permettra  d’analyser  les  sensibilités  au  regard  de  l’urbanisme  (PLU, 
SCOT, …).  Nous  nous  intéresserons  ici  aux  politiques  « supra »  conduites  aux  échelles 
régionales, départementales et intercommunales.  

III‐D‐1‐a. Politiques environnementales : plans, programmes, schémas 

Le tableau suivant liste les plans, schémas et programmes prévus à l’article R 122‐17 du code de 
l’environnement et précise s’ils s’imposent au projet éolien ou pas et le cas échéant, dans quel 
chapitre ils sont abordés dans la présente étude d’impact.  

Plan, schéma, programme  Chapitre en tenant compte 
dans cette étude d’impact 

Les documents de planification s’imposant au projet éolien « Le Langrois » 

Plan National de Prévention des déchets  Commodités du voisinage, 
déchets 

Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets  Commodités du voisinage, 
déchets 

Plan régional de prévention des déchets  Commodités du voisinage, 
déchets 

Plan départemental de prévention des déchets non dangereux  Commodités du voisinage, 
déchets 

Plan départemental de gestion des déchets de chantier du bâtiment et des 
travaux publics 

Commodités du voisinage, 
déchets 

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux  Milieu physique, eaux 
superficielles et souterraines 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux  Milieu physique, eaux 
superficielles et souterraines 

Schéma Régional de Cohérence Ecologique  
Milieu naturel, continuité 
écologique, Trame Verte et 

Bleue 

Schéma Régional Climat Air Energie (Schéma Régional Eolien) 
Préambule et milieu humain, 

plans, schémas, 
programmes et droit des sols 

Schéma Régional de Raccordement des Energies renouvelables 
Milieu humain, plans, 

schémas, programmes et 
droit des sols 

Schéma Régional 

Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire 

Milieu humain, plans, 
schémas, programmes et 

droit des sols 

Plan Climat Energie Territorial (région) 
Milieu humain, plans, 

schémas, programmes et 
droit des sols 

Plan Climat Energie Territorial (département) 
Milieu humain, plans, 

schémas, programmes et 
droit des sols 

Abrogé par la loi 
Brottes 
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Plan, schéma, programme  Chapitre en tenant compte 
dans cette étude d’impact 

Charte de Pays  
Milieu humain, plans, 

schémas, programmes et 
droit des sols 

Schéma de Cohérence Territoriale  
Milieu humain, plans, 

schémas, programmes et 
droit des sols ; urbanisme 

Document d’urbanisme opposable  
Milieu humain, plans, 

schémas, programmes et 
droit des sols ; urbanisme 

Schéma régional d’aménagement des forêts des collectivités  Milieu humain : Sylviculture 
Schéma régional de gestion sylvicole des forêts  Milieu humain : Sylviculture 

Les documents de planification ne s’imposant pas au projet éolien « Le Langrois » 
Charte des parcs nationaux ou régionaux  / 
Schéma départemental des carrières   / 

Directive régionale d’aménagement des forêts domaniales  / 
Schéma de mise en valeur de la Mer  / 
Plan d’action pour le milieu marin   / 

Document stratégique de façade et de bassin  / 
Plan de gestion des risques Inondation  / 
Plan de prévention des risques naturels  / 

Plan de prévention des risques technologiques  / 
Plan de déplacement urbain  / 

Programme d’actions national / régional pour la protection des eaux contre la 
pollution par les nitrates d’origine agricole  / 

Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à 
évaluation Natura 2000 au titre de l’article L 414‐4  / 

Tableau 42 : Plans, Schémas et Programmes 

III‐D‐1‐a‐1. Le Plan Climat Air Energie Régional  (PCAER) valant Schéma Régional Climat Air 
Energie (SRCAE) 

Suite à  la  loi « Grenelle 2 » du 12  juillet 2010, qui 
prévoit  la  mise  en  place  de  schémas  régionaux 
portant sur les trois thèmes du climat, de l’air et de 
l’énergie,  le  Plan  Climat  Énergie  Régional 
(Champagne‐Ardenne)  s’est  enrichi  grâce  à  un 
important  travail  de  concertation  et  de  réflexion 
avec  l’ensemble des acteurs  locaux et des experts 
en  la matière, pour devenir  aujourd’hui  le « Plan 
Climat Air Énergie Régional » (PCAER). 

Le  Schéma  Régional  Eolien  qui  lui  est  annexé, 
définit en outre les parties du territoire favorables 
au développement de l’énergie éolienne. 

Le PCAER de Champagne‐Ardenne a été approuvé 
par  arrêté  préfectoral  du  29  juin  2012.  Celui‐ci 
analyse le contexte éolien régional : 

 Gisement éolien 

Le  gisement  net  de  production  (…)  se  traduit  en 
nombres de machines qui pourraient être installées 
dans  la  région en plus des machines actuelles. Ce 
gisement est présenté dans le tableau ci‐après. 

 
Figure 125 : Gisement net de production éolienne (source : étude Axenne) 
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 Gisement plausible et objectif Grenelle 

Le potentiel plausible de  l'énergie éolienne  a été estimé  à partir du  volet éolien du  schéma 
régional des énergies renouvelables. Dans  le cadre de cette analyse,  le gisement plausible en 
2020 est égal au gisement net soit une production de 5 740 GWh/an à l’horizon 2020 et valable 
également à l’horizon 2050 puisque l’ensemble du gisement net est considéré comme exploité 
dès 2020. La puissance associée est de 2 870 MW à l’horizon 2020. L’objectif du PCAER est donc 
d’atteindre une production  égale  à  ce  gisement net et plausible,  ce qui permettrait d’éviter 
1722 Teq. CO2/ an.  

La valorisation à 100% du gisement net dès 2020 implique une production constante à l’horizon 
2050  dans  le  cadre  du  scénario  retenu.  Ce  scénario  ne  prend  néanmoins  pas  en  compte 
l’amélioration de l’efficacité des machines et les éventuels gains de production associés. 

L’objectif  régional  est  donc  une  production  en  2020  estimée  à  5 740  GWh/an  contre 
1571 GWh/an en 2010 soit une production multipliée par 3,7.  

Le SRCAE de Lorraine prévoit respectivement une production de 2400 GWh/ an en 2020 et celui 
d’Alsace  plus modeste  de  20  ktep  soit  232  GWh/an.  Cela  fait  un  total  de  8372  GWh/an  à 
l’horizon 2020 pour la nouvelle région Grand Est. L’objectif cumulé est de 4 370 MW à l’horizon 
2020.  

La production était de 4 923 GWh/an en 2016 à  l’échelle de  la région Grand Est soit 58% de 
l’objectif  global.  A  la mi  2017,  3  093 MW  d’énergie  éolienne  étaient  raccordés  en  région 
Grand Est soit 71% des objectifs globaux. 

 

 

III‐D‐1‐a‐2. Schéma Régional Eolien 

Dans  le  cadre  du  Schéma  Régional  Climat  Air  Energie, 
introduit  par  la  loi  n°  2010‐788  portant  engagement 
national  pour  l’environnement  (dite  Grenelle  2),  l’Etat 
(DREAL) et  la Région  (Conseil Régional) ont élaboré  leur 
Schéma Régional Eolien, validé par arrêté préfectoral  le 
29  juin  2012.  Le  SRE  n'a  pas  un  caractère  opposable. 
C'est un document à l'échelle de la Champagne‐Ardenne 
qui identifie les grands enjeux / contraintes. 

Les objectifs  fixés par  le PCAER  valant  SRCAE  et  le  SRE 
sont détaillés ci‐contre pour 2020.  

L’article R222‐2 du code de l’environnement précise que 
le  SRE  identifie  les  parties  du  territoire  régional 
favorables  au  développement  de  l'énergie  éolienne 
compte  tenu  d'une  part  du  potentiel  éolien  et  d'autre 
part des servitudes, des règles de protection des espaces 
naturels ainsi que du patrimoine naturel et culturel, des 
ensembles paysagers, des contraintes techniques et des 
orientations  régionales.  Pour  cela,  il  établit  la  liste  des 
communes dans lesquelles sont situées ces zones. Les territoires de ces communes constituent 
les délimitations territoriales du schéma régional éolien au sens de l'article L. 314‐9 du code de 
l'énergie.  

Dans  le  SRE  « Champagne‐Ardenne »,  qui  fournit  des  éléments  de  cadrage  aux  analyses  à 
mener pour les projets, les communes sont classées en deux catégories : 

 Communes favorables : Saint‐Broingt‐les‐Fosses, Villegusien‐le‐Lac, 

 Communes  non  favorables : Aujeurres,  Le Val‐d'Esnoms,  Leuchey, Vaillant, Vesvres‐sous‐
Chalancey, 

Ces  communes  sont  classées  comme  non  favorables  en  raison  du  périmètre  du  futur  parc 
national des forêts de Champagne et Bourgogne.  

Le SRE précise « La zone reprend le périmètre du GIP qui a vocation à être intégré, à terme, dans 
le périmètre du parc national. Ce territoire est reconnu comme exceptionnel par  la richesse de 
sa  biodiversité,  la  qualité  de  ses  paysages  et  de  son  patrimoine  culturel.  En  outre,  il  est 
recouvert en grande partie par des forêts et boisements. Le périmètre pris en compte est celui 
voté  en  assemblée  générale  du GIP  le  20/01/2012.  Les  communes  concernées  par  les  cœurs 
potentiels du futur parc national sont incompatibles avec le développement de l’éolien, et au vu 
des premières conclusions de l’étude du schéma éolien du GIP, le reste du périmètre du GIP est 
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considéré  comme  peu  compatible  avec  le  développement  de  l’éolien.  Dans  l’attente  de  la 
création effective de l’établissement public du parc national, le manque de stabilité des cœurs et 
de l’aire d’adhésion conduit à adopter un principe conservatoire. Une fois le parc national créé, 
il  sera  procédé  à  une  révision  du  SRE  pour  permettre  de  compléter  la  liste  des  communes 
favorables au développement de l’éolien, hors cœurs de parc. »  

La réponse à consultation du GIP du 27  juillet 2015 donne une zone d’étude du cœur du Parc 
national. Celui‐ci est donc  classé en enjeu majeur.  Le  reste est donc  considéré  comme peu 
favorable à l’éolien.  

Discussion :  

Rappelons que la zone de développement éolien de Langres Sud, autorisée avant la réalisation 
du Schéma Régional concerne une partie de l’aire d’étude rapprochée et notamment l’AER 1 
inscrite  dans  cette  zone  d’adhésion.  Cela  prêche  alors  en  faveur  d’une  compatibilité  déjà 
approuvée de ce secteur vis‐à‐vis du développement de cette énergie sur le territoire.  

Enjeu du SRE :  
 

Catégorie  Enjeux sur l’AER  Enjeux dans un rayon de 15 km de l’AER 

Pris en 
compte 
dans l’EIE 
en page 

Carte du gisement 
éolien 

Secteur de vent à 50 m 
compris entre 5 et 5,5 m/s  ‐  73 

Sites classés, sites 
inscrits, ZPPAUP  Aucun  6 Sites classés / sites inscrits au 

31/12/2010 
254 
332 

Patrimoine 
architectural  Aucun  Zone de protection autour des sites 

patrimoniaux d’Andilly et Pailly 
254 
332 

Forêts 
L’extrémité Nord‐ouest de 
l’AER 1 se trouve dans une 
zone boisée de plus de 25 ha 

‐  280 

Milieux et espèces 
remarquables  Aucun 

Plusieurs site du conservatoire du 
patrimoine naturel de Champagne‐

Ardenne, plusieurs arrêtés préfectoraux de 
protection de biotope, une réserve 

naturelle régional, une réserve naturelle 
nationale, une réserve biologique de l’ONF 

110 

Zones naturelles 
remarquables 

AER1 et une partie de l’AER 
3 dans le périmètre du 

projet de parc national au 
20/01/2012 

Plusieurs sites Natura 2000  128 
113 

Sensibilité 
ornithologique : 

couloirs de migration 
Couloir potentiel 

Un couloir principal est identifié à l’Est de 
l’AER, un couloir secondaire se trouve au 

Nord entre les AER 1 et 2. 
231 

Catégorie  Enjeux sur l’AER  Enjeux dans un rayon de 15 km de l’AER 

Pris en 
compte 
dans l’EIE 
en page 

Sensibilité 
ornithologique : 
enjeux locaux 

AER1 en sensibilité 
maximum, AER 2 et 3 en 

sensibilité forte 
‐  177 

Sensibilité 
chiroptères : couloirs 

de migration 

AER 2 et 3 dans couloir 
potentiel de migration  ‐  177 

Sensibilité 
chiroptères : enjeux 

locaux 

AER 3 est concerné par un 
enjeu faible 

Plusieurs secteurs à enjeux forts sont 
recensés au Nord de l’AER à proximité de 
Langres et Coublanc, plusieurs enjeux 

faibles à l’ouest au Sud de l’AER. 

177 

Contraintes et 
servitudes 

radioélectriques 

AER en dehors des 
servitudes recensées au SRE 

Plusieurs servitudes PT2 et PT1 dans les 15 
km  257 

Contraintes et 
servitudes aviation 

civile 

AER en dehors des 
servitudes recensées au SRE 

Périmètres de protection de 15 km autour 
des balises de radionavigation VOR  257 

Contraintes et 
servitudes défense 

nationale 

AER en dehors des 
servitudes recensées au SRE  Réseau très basse altitude abaissé au sol  258 

Contraintes et 
servitudes Météo 

France 

AER en dehors des 
servitudes recensées au SRE  ‐  257 

Tableau 43 :Recensement des enjeux du SRE Champagne‐Ardenne vis‐à‐vis de l’AER et dans un périmètre de 15 km 

Par  ailleurs,  26  éoliennes  sont  déjà  construites  sur  ou  à  proximité  de  l’aire  d’étude 
rapprochée  ce  qui  laisse  envisager  que  ce  secteur  est  plus  favorable  à  l’éolien  que  dans 
d’autres secteurs de la zone d’adhésion et que le projet à l’étude ne ferait que renforcer une 
production énergétique renouvelable déjà présente sur le territoire. 

D’après l’étude d’impact qui avait été produite par EOLE‐RES pour le projet « Langres sud », les 
enjeux  identifiés  concernant  l’avifaune  et  les  chiroptères  qui  sont,  à  la  lecture  du  tableau 
précédent,  les  enjeux potentiellement  forts  localement,  étaient  les  suivants : Concernant  les 
migrations : « Les  inventaires de terrain ont permis de définir deux niveaux de migrations (…) : 
un axe principal au Nord de  la Montagne de Bagneux, utilisé par  le Milan  royal et, plusieurs 
petits axes secondaires localisés un peu partout ailleurs et utilisés par toutes les autres espèces 
migratrices. La zone d'étude rapprochée se situe au sein de l'axe secondaire et en partie au sein 
de  l'axe de migration des milans  lorsque ceux‐ci  franchissent  l'A31. Le cortège avien est varié 
avec  des  espèces  communes  (…)  qui  côtoient  des  espèces  plus  rares  (Milan  royal). 
(…)Concernant le cas particulier du Milan royal, la région Champagne Ardenne se situe sur l'axe 
de migration de l'espèce qui descend vers le Sud‐Ouest, en direction de l'Espagne.  
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Carte 21 : Analyse du Schéma régional Eolien 
 

1 

3 
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Comparativement à d'autres  secteurs de  la  région où des  comptages migratoires ont eu  lieu 
dans  le cadre de  la désignation de  la ZPS de Bassigny,  il s'avère que  le couloir  identifié sur  la 
zone  d'étude  ne  canalise  pas  le même  nombre  d'individus.  A  ce  titre,  on  peut  considérer  à 
l'échelle  de  la  région,  le  couloir  de  migration  du  Milan  royal  sur  la  zone  d'étude  comme 
secondaire. Aucune zone de halte migratoire ne se situe au sein de la zone d'étude rapprochée. 
Un  secteur de  repos et d'alimentation a  été  identifié plus au Nord, à proximité du péage de 
l'autoroute A31 "Langres Sud". » 

Concernant les nicheurs dans les milieux ouverts, majoritaires sur l’aire d’étude rapprochée du 
projet  « Le  Langrois » :  « Le  cortège  avifaunistique  du  plateau  cultivé  est  classique  pour  la 
région  Champagne  Ardenne  avec  des  espèces  assez  communes.  L'Alouette  lulu  présente 
néanmoins  un  intérêt  régional.  Très  anthropisé,  le milieu  cultivé  ne  présente  qu'un  intérêt 
ornithologique modéré  et  ce  sont  les milieux  ouverts  présents  autour  de  la  zone  d'étude,  à 
savoir les vallons herbagés qui présentent un intérêt patrimonial fort. » 

Concernant  les  chauves‐souris :  « Le  pré‐diagnostic  réalisé  par  le  CPNCA montrait  un  enjeu 
chiroptérologique  lié à  la présence de territoire de chasse potentiel sur certains secteurs de  la 
zone d’étude ainsi qu’un passage potentiel d’espèces migratrices. Lors du diagnostic de terrain 
sur la zone d'étude, une seule espèce de chauve‐ souris migratrice a été contactée. Il s'agit de la 
Pipistrelle de Nathusius, contactée une seule fois en septembre. Au vu de ces résultats, la zone 
d'étude est peu ou pas fréquentée par les espèces migratrices. » 

« L'analyse de  l'activité des chiroptères en fonction des milieux naturels échantillonnés montre 
que les lisières de forêt en bord de prairie présentent l’activité la plus importante à l'échelle des 
deux zones d'étude. Viennent ensuite  les  lisières  forêt /cultures, situées en  rebord de plateau, 
avec des activités ponctuellement accrues au niveau où débouchent les routes et chemins sur le 
plateau. Les boisements situés sur  le plateau paraissent moins utilisés. C’est notamment  le cas 
du Bois de Bagneux. 

Quant  aux  cultures,  elles  présentent  une  activité  faible  voire  nulle  et  correspondent 
essentiellement et ponctuellement à des zones de transit entre deux territoires de chasse. Seuls 
six  points  d’écoute  ont  fait  l’objet  d’une  activité  forte.  A  chaque  fois,  cette  dernière  est 
majoritairement imputable à la Pipistrelle commune. » 

A  la  lecture de ces éléments,  l’enjeu  lié à  la  zone d’adhésion peut donc être  relativisé.  Il est 
évident que la zone cœur doit rester un enjeu majeur (Bois des Montots), la connaissance des 
enjeux  préexistants  laisse  entrevoir  que  finalement,  l’aire  d’étude  rapprochée  du  projet 
éolien  du  Langrois  semble  plutôt  favorable  à  l’éolien  et  seules  les  études  ciblées  qui 
constituent  cette  étude  d’impact  permettront  de  juger  de  la  compatibilité  de  nouvelles 
éoliennes sur ce territoire, sur la base d’une connaissance concrète du site. C’est pourquoi à 
ce stade, l’enjeu lié à l’aire d’adhésion du parc est jugé modéré.    

Figure 126 : Extrait de l’étude d’impact du projet éolien « Langes Sud » ‐ les oiseaux  
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Figure 127 : Extrait de l’étude d’impact du projet éolien « Langes Sud » ‐ gîtes à chauves‐souris 

 

 
Figure 128 : Extrait de l’étude d’impact du projet éolien « Langres Sud » ‐ l’intérêt écologique pour les chauves‐souris 
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III‐D‐1‐a‐3. Le  Schéma  Régional  de  raccordement  au  Réseau  Electrique  des  Energies 
renouvelables (S3REnR) 

Le S3REnR  initial a été approuvé  le 28 décembre 2012. Cependant,  suite à une demande du 
Préfet de région en date du 8 décembre 2014, RTE l’a révisé. Ce schéma révisé a été concerté 
par RTE, approuvé par le préfet de région et publié au recueil des actes administratifs en date 
du 29 décembre 2015. 

Pour  répondre  aux  ambitions  du  SRCAE,  la  révision  du  S3REnR  propose  la  réservation  de 
1338 MW de capacités sur les ouvrages de la région : 

 350 MW de capacité réservée qui reste à affecter du S3REnR 2012 

 988 MW de capacité d’accueil supplémentaire. 

Pour  1338 MW  de  capacités  réservées,  la  quote‐part  régionale  s’établit  à  49,36  k€/MW, 
actualisée à 53,17 k€/MW en février 2016. 

Pour  le poste source de Prauthoy,  le site  internet du gestionnaire du réseau de transport de 
l’électricité (RTE) fait état d’une Capacité d'accueil réservée au titre du S3REnR de 0 MW, sans 
travaux  sur  le  poste  source,  d’une  file  d’attente  0,2MW  et  d’une  capacité  de 
transformation HTA/HTB de 8,2 MW. Ces données ont été actualisées le 21/11/2017. 

Pour  le poste source de Champigny‐les‐Langres,  le site  internet du gestionnaire du réseau de 
transport de l’électricité (RTE) fait état d’une Capacité d'accueil réservée au titre du S3REnR de 
21,3 MW, sans  travaux  sur  le poste  source, d’une  file d’attente 0,5MW et d’une capacité de 
transformation HTA/HTB de 61,6 MW. Ces données ont été actualisées le 21/11/2017. 

Le mécanisme de transferts des capacités d’accueil réservées est réglementé par l’« alinéa IV de 
l’article 12 du décret du 20 avril 2012100 modifié est  venu prendre en  compte  et encadrer  le 
mécanisme de  transferts. A  ce  titre,  il prévoit que « la  capacité  réservée peut être  transférée 
entre les postes […] relevant d’un même schéma régional de raccordement […] dans la mesure 
où  ni  le montant  de  la  quote‐part,  ni  la  capacité  globale  d’accueil  du  schéma mentionnés  à 
l’article 13 du présent décret ne sont modifiés […]. » 

                                                  
100 Décret abrogé le 1er janvier 2016 

 

III‐D‐1‐a‐4. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

Autre dispositif phare de la loi Grenelle II, le SRCE est co‐élaboré par l’État et la Région. Il vise à 
identifier,  préserver,  gérer  et  remettre  en  bon  état  les  milieux  naturels  nécessaires  aux 
continuités écologiques, en s’appuyant sur  le concept de Trame verte et bleue  (TVB). Réseau 
écologiquement cohérent,  la Trame verte et bleue permet aux espèces animales et végétales 
de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer... Il constitue un cadre de référence 
à l’échelle régionale pour la mise en œuvre d’actions de préservation et de remise en bon état 
des continuités écologiques. 

Le Conseil Régional de Champagne‐Ardenne,  réuni en séance plénière  le 8 décembre 2015, a 
approuvé le SRCE. 

Ce volet a été traité dans le chapitre en page 228 de ce dossier. 

III‐D‐1‐a‐5. Schéma  Directeur  d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  et  Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des eaux 

L’ensemble des cours d’eau présents sur l’aire d’étude rapprochée du projet s’inscrivent sur le 
territoire réglementé par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
du bassin Rhône‐Méditerranée‐Corse.  

Le  SDAGE  fixe  les  grandes  orientations  de  préservation  et  de  mise  en  valeur  des  milieux 
aquatiques, ainsi que les objectifs d’atteinte du bon état écologique et chimique des eaux d’ici 
2021, en application de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE).  

Déclinaison locale du SDAGE, le SAGE Tille concerne une partie de l’AER1. 

Celui‐ci est pris en  compte dans  le  chapitre « eaux  superficielles et  souterraines » dans  la 
partie « milieu physique » en page 85 de ce dossier. 

III‐D‐1‐a‐6. Contrat de Plan Etat‐Région 2015‐2020 

Le  Contrat  de  Plan  Etat‐Région  (CPER)  2015‐2020  est  le  fruit  d’une  concertation  importante 
entre  l’État,  le Conseil  régional de Champagne‐Ardenne  et  les  acteurs  régionaux  (CESER,  les 
Conseils  Départementaux,  les  agglomérations,  les  chambres  consulaires,  les  agences  de 
développement,  les  fédérations  professionnelles…)  depuis  le  milieu  de  l’année  2012.  Les 
diagnostics régionaux et la stratégie régionale ont été menés conjointement pour l’élaboration 
des programmes européens et pour le CPER. Ce dialogue est une garantie de la fiabilité comme 
du caractère opérationnel de la stratégie choisie, qui permettra au territoire de répondre à ses 
enjeux économiques, environnementaux, sociaux et d’attractivité sur la période 2015‐2020. 

Au regard des principaux enjeux régionaux en matière de transition écologique et énergétique, 
le CPER interviendra prioritairement pour : 

 Améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments et en particulier des logements ; 
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 Poursuivre le développement des énergies renouvelables ; 

 Promouvoir l’économie circulaire ; 

 Réduire la vulnérabilité des territoires aux risques naturels ; 

 Préserver  la richesse régionale en matière de biodiversité et conduire  la reconquête 
de la ressource en eau ; 

 Accompagner  les  démarches  territoriales  de  développement  durable  porteuses 
d’innovation ; 

 Favoriser  l’appropriation  des  enjeux  de  la  transition  écologique  et  énergétique  par 
l’éducation à l’environnement et au développement durable. 

La  transition  écologique  et  énergétique  permet  le  développement  de  filières  économiques 
nouvelles. En Champagne‐Ardenne,  les  filières de  la transition écologique et énergétique  les 
plus porteuses de croissance ont été identifiées et se structurent : 

 Filières liées au développement des énergies renouvelables en particulier de  l’éolien et de 
la méthanisation ; 

 Filières  liées  à  la  construction  durable  et  à  l’utilisation  des  matériaux  bio‐sourcés  (en 
particulier le chanvre, le bois) ; 

 Filières liées à la valorisation et à la réutilisation des déchets à haute valeur ajoutée. 

III‐D‐1‐a‐7. Plans climat‐énergie territoriaux (PCET) de Champagne‐Ardenne 

La  loi  dite  Grenelle  2  n°2010‐788  du  12  juillet  2010  portant  engagement  national  pour 
l’environnement a rendu obligatoire  l’adoption de plans climat énergie territoriaux (PCET) par 
toutes les collectivités de plus de 50 000 habitants concernant leur patrimoine et compétences. 

Préoccupée par les enjeux du climat et de l'énergie depuis plusieurs années, la Région a mené 
très  tôt  des  actions  en  faveur  de  la  transition  énergétique.  Elle  a  été  l’une  des  premières 
Régions  de  France  à  approuver  un  Plan  Climat  Energie  Régional  le  16  décembre  2008, 
devançant les mesures en préparation dans les lois du Grenelle de l’environnement. 

Conformément  aux  dispositions  transitoires  de  l’article  75  de  la  loi  du  12  juillet  2010  et  de 
l’article 4 du décret n°2011‐829 du 11  juillet 2011 relatives aux PCET préexistants,  la Région a 
engagé  dès  2012  un  travail  complémentaire  au  plan  climat  régional  afin  de  répondre  aux 
obligations réglementaires concernant son patrimoine propre et ses compétences. 

Un bilan des émissions de gaz à effet de serre a été réalisé sur la base des données d’activité de 
2011 ainsi qu’un programme d’action. Ce dernier définit : 

 les objectifs  stratégiques  et opérationnels de  la Région pour  son patrimoine  et  ses 
compétences afin d’atténuer le réchauffement climatique et s’y adapter ; 

 le  programme  d’actions  à  réaliser  pour  une  gestion  durable  du  patrimoine  et  du 
fonctionnement des services ; 

 un dispositif de suivi et d’évaluation des résultats. 

Ce  plan  climat  énergie  réglementaire  approuvé  le  20  janvier  2014  traite  donc  des 
consommations énergétiques  et des  émissions de  gaz  à  effet de  serre dont  est directement 
responsable le Conseil régional de Champagne‐Ardenne, par le fonctionnement de ses services, 
son patrimoine  immobilier et  l’organisation des  transports publics de voyageurs  (TER et  ligne 
Trans Champagne‐Ardenne). La mise en œuvre des actions de ce plan climat énergie s’inscrit 
ainsi dans une démarche d’exemplarité de la Région de nature à faciliter l’atteinte des objectifs 
du plan climat régional. 

III‐D‐1‐a‐8. Schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays de Langres 

Après  l'arrêté  interpréfectoral du 6 avril 2016 qui détermine  le périmètre du SCoT du Pays de 
Langres,  le Comité Syndical du PETR du Pays de Langres, compétent en matière d'élaboration, 
de modification et de  révision du  SCoT a prescrit officiellement  l'élaboration de  son  SCoT  le 
30 mai 2016. Cette date marque  le point de départ effectif du  lancement de  la procédure de 
mise  en œuvre du  schéma de  cohérence  territoriale du pays de  Langres. A  l’heure  actuelle, 
aucun document n’a été produit. 

III‐D‐1‐a‐9. Charte de l’environnement du Pays de Langres 

Au  vu des  résultats de  l’étude diagnostique  et des  réunions de  concertation,  la  charte pour 
l’environnement du Pays de Langres est élaborée selon 3 grandes thématiques (1, 2 et 3) et 2 
thèmes transversaux (4 et 5), qui se déclinent en sous‐thèmes : 

 Thématique n° 1 : Protection de la ressource en eau 

 Thématique n° 2 : Promotion des énergies renouvelables et de la maîtrise de l’énergie 

 Thématique n° 3 : Préservation et mise en valeur des milieux naturels et des paysages 

 Thématique n° 4 : Education à l’environnement 

 Thématique n° 5 : Organisation et mise en œuvre de la charte 
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L’une  des  actions  prévoit  la  « mobilisation  des  acteurs  concernés  directement  ou 
indirectement  par  un  projet  éolien.  Ces  rencontres  permettront  aux  acteurs  du  territoire 
d’échanger  leurs expériences et de créer une concertation  locale, permettant à  tous d’avoir 
une vision générale des projets en cours sur le Pays de Langres et de pouvoir appréhender un 
projet en connaissance de cause. Ces rencontres pourront aussi se manifester par des visites 
de sites existants. » 

III‐D‐1‐a‐10. Cotation du scenario de référence et de la sensibilité / interrelations potentielles 
avec d’autres thèmes environnementaux / Evolution probable sans projet 

Calcul :  Résultat : 
Enjeu 

Effet pot.  +    Sensibilité favorable des communes de Saint‐Broingt‐les‐Fosses, 
Villegusien‐le‐Lac et le périmètre de la ZDE Langres Sud

+  +    X           
Enjeu 

Effet pot.  4    Sensibilité majeure de la zone cœur du futur Parc National

3  12              X 
Enjeu 

Effet pot.  2    Sensibilité modérée sur le reste de l’AER

2  4          X     
Le Schéma  régional éolien  liste deux communes comme  favorables à  l’éolien  (une partie de 
l’AER2  et AER  3)  car  situées  en  dehors  du  périmètre  du  futur  Parc National  des  forêts  de 
Champagne et Bourgogne. Une grande partie de  l’AER 1 est également située sur  le zonage 
de ZDE autorisé, qui témoigne d’une volonté de développer  l’éolien dans  le secteur.  Il s’agit 
d’atouts pour le projet. 
Le reste de l’aire d’étude rapprochée est conditionné par le règlement du futur parc national. 
Pour  l’instant  sa  charte  n’est  pas  rédigée  mais  par  délibération  il  souhaite  exclure  le 
développement éolien des zones cœurs. Seule une petite partie du Nord‐ouest de  l’AER 1 se 
trouve dans la zone d’étude du cœur. L’enjeu y est donc majeur. 
Le reste se trouve en zone peu compatible mais nous avons pu voir qu’a priori, vue la présence 
actuelle  d’éoliennes  ayant  fait  suite  à  des  études  ayant  démontré  leur  compatibilité 
environnementale, l’enjeu est finalement jugé modéré.  
L’ensemble  des  autres  politiques  environnementales  territoriales  sont  favorables  au 
développement des énergies  renouvelables dans  le  cadre de  la  lutte  contre  le  changement 
climatique et les émissions de gaz à effet de serre, donc favorables à un projet éolien, et ce, 
en accord avec les politiques nationales et internationales.  
La  sensibilité  liée aux politiques environnementales  varie alors à  l’échelle de  l’aire d’étude 
rapprochée avec des sensibilités jugées favorables sur les espaces favorables du SRE et la ZDE 
approuvée, modérée  sur  les  espaces  de  l’aire  d’adhésion  hors  des  espaces  précédents,  et 
majeure sur le Bois des Montots.  

Il  est  donc  préconisé  d’éviter  ce  secteur  boisé  du  Nord‐ouest  de  l’AER1,  de  prioriser  les 
implantations  dans  les  secteurs  jugés  favorables.  Ailleurs,  sur  les  secteurs  de  sensibilité 
modérée,  les  préconisations  qui  seront  émises  par  les  différents  intervenants  devront  être 
rigoureusement  suivies  pour  que  le  projet  puisse  démontrer  sa  compatibilité  effective  aux 
enjeux  qu’elles  identifieront.  A  noter  que  le  SRE  émet  la  recommandation  d’un  retrait  de 
200 m aux boisements et haies. Il est préconisé de respecter au maximum cette préconisation 
lorsque les enjeux naturalistes le justifieront.  
Evolution  probable  en  l’absence  de  projet  :  Les  tendances  sur  les  plans,  schémas  et 
programmes  montrent  une  prise  de  conscience  sur  la  problématique  énergétique  et  le 
changement  climatique, aussi on peut penser que  les documents d’orientation à  venir  seront 
toujours plus volontaristes sur ces thèmes. 

Autres  thèmes potentiellement en  lien avec  les politiques publiques en  faveur des énergies 
renouvelables  face  aux  changements  climatiques  :  Eau  /  Risques  naturels  /  Biodiversité  / 
Agriculture / Sylviculture / Economie / Population / Loisirs ….  

 



 

Étude d’impact sur l’environnement du projet de parc éolien « Le Langrois » 

CHAPITRE III : ETAT INITIAL DE 
LA ZONE ET DES MILIEUX 
SUSCEPTIBLES D’ÊTRE 

AFFECTÉS 

 

16‐23‐EOLE‐52 / Janvier 2018 (complété en juillet 18)  [252]
 

 

III‐D‐1‐b. Droits des sols : documents d’urbanisme 

III‐D‐1‐b‐1. Loi montagne 

La  Loi montagne  de  1985  constitue  le  principal  cadre  législatif  spécifique  aux  territoires  de 
montagne.  Les  communes  concernées par  l’aire d’étude  rapprochée du projet (Aujeurres,  Le 
Val‐d'Esnoms,  Leuchey,  Saint‐Broingt‐les‐Fosses,  Vaillant,  Vesvres‐sous‐Chalancey  et 
Villegusien‐le‐Lac) sont toutes hors de la zone régie par la Loi Montagne. 

III‐D‐1‐b‐2. Loi littoral  

La  loi  littoral de 1986 concerne  les communes métropolitaines et des départements d'outre‐
mer  riveraines des mers, des océans, des étangs salés, des plans d'eau dont  la superficie est 
supérieure à mille hectares et, dans certains cas, des estuaires et des deltas. En Champagne‐
Ardenne, cette réglementation s’applique au Lac du Der‐Chantecoq (Haute‐Marne et Marne) 
à plus de 90 km au Nord de l’AER et au lac du Temple à plus de 80 km dans l’Aube. 
 

III‐D‐1‐b‐3. Documents  d’urbanisme  en  vigueur  sur  les  communes  concernées  par  l’aire 
d’étude rapprochée  

Trois communes possèdent une carte communale :  

 Val d’Esnoms, approuvée le 17 janvier 2007,  

 Vesvres‐sous‐Chalancey, approuvée le 23 juin 2006,  

 Villegusien‐le‐Lac,  approuvée  le  10  mai  2004  et  dont  la  dernière  modification  date  du 
10 juin 2011. 

En dehors des zones urbanisables définies par  les cartes communales,  le  reste du  territoire 
est soumis au Règlement National d’Urbanisme. 

Les communes d’Aujeurres, Leuchey, Saint‐Broingt‐les‐Fosses et Vaillant ne disposent pas de 
document d’urbanisme. Elles sont donc soumises au Règlement National d’Urbanisme (RNU).  

Les projets éoliens sont soumis au droit commun de  l’urbanisme,  leur  implantation n’étant 
possible que  si  le projet est conforme aux  règles et servitudes d’urbanisme applicables  sur 
l’espace concerné.  

Dans  les  communes  non  dotées  d’un  document  d’urbanisme,  les  règles  de  constructibilité 
limitée  s’appliquent  généralement  (interdiction  de  construire  en  dehors  des  parties  déjà 
urbanisées). Toutefois, les éoliennes, considérées comme des équipements collectifs, peuvent 
être autorisées en dehors des parties actuellement urbanisées de ces 4 communes d’autant 
que la réglementation ICPE impose de les construire à plus de 500 m de toute habitation (voir 
en page 268) ou zone à vocation d’habitat.  

Les constructions devront alors respecter  le RNU, notamment en ce qui concerne  la salubrité 
publique et le bruit (R 111‐2 Code urbanisme) et ne pas porter atteinte aux sites et paysages (R 
111‐21 Code urbanisme). 

Par  ailleurs,  conformément  à  l’article  L142‐4  du  code  de  l’urbanisme,  en  l’absence  de  SCoT 
(actuellement en cours), aucune nouvelle zone urbanisable n’est potentiellement envisageable 
dans l’entourage de l’aire d’étude rapprochée. 

III‐D‐1‐b‐4. Cotation du scenario de référence et de la sensibilité / interrelations potentielles 
avec d’autres thèmes environnementaux / Evolution probable sans projet 

Calcul : Résultat : 
Enjeu

Effet pot.  IR    Secteurs situés à moins de 500 m des zonages à vocation 
d’habitat ou d’habitations 

‐  IR              X 
Enjeu

Effet pot.  +    Règlements favorables à l’implantation d’éoliennes ailleurs sur 
l’AER  

+  +    X           
Outre les espaces à moins de 500 m des secteurs à vocation d’habitat (extrême Sud de l’AER 1 
et extrême Ouest de  l’AER 2), rédhibitoires au regard de  la réglementation des  Installations 
Classées pour  la Protection de  l’Environnement,  le contexte urbanistique à  l’échelle de  l’aire 
d’étude  rapprochée  est  compatible  avec  la  réflexion  d’un  projet  éolien  sous  réserve  qu’il 
respecte  l’ensemble  des  réglementations  en  matières  de  biodiversité,  commodités  du 
voisinage  et  paysage.  Cette  étude  d’impact,  et  les  préconisations  qui  y  sont  données,  ont 
justement pour objectif premier d’accompagner la conception du projet dans le respect de ces 
éléments.  
Evolution probable en l’absence de projet : une prise en compte des énergies et du changement 
climatique  étant  aujourd’hui  imposée  aux  PLUi  il  est  probable  que  des  secteurs  autorisant 
spécifiquement les éoliennes soient intégrés dans les zonages et règlements à venir. 
L’expérience  montre  que  les  distances  réglementaires  fixées  entre  une  éolienne  et  le  bâti 
augmentent avec les différents changements réglementaires. Il est difficile d’imaginer un retour 
en arrière sur la distance minimale de 500 m.  
Interrelations  potentielles  avec  d’autres  thèmes  environnementaux :  Eau  /  Risques / 
Biodiversité / Agriculture / Sylviculture / Economie / Populations / Habitat / Loisirs / Voies de 
communication 
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Carte 22 : L’urbanisme  

 

 

1 
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III‐D‐1‐c.  Droit  des  sols :  servitudes  d’utilité  publique  et  contraintes  liées  aux  réseaux 
techniques  

La  carte  en  page  suivante  localise  les  servitudes  et  réseaux  susceptibles  de  générer  des 
interdictions  d’implantation  ou de générer des  contraintes  techniques  vis‐à‐vis  du projet.  Les 
vestiges  archéologiques  (traités  dans  la  partie  du  paysage  et  du  patrimoine  de  cette  étude 
d’impact, voir en page 256), y sont rajoutés.  

III‐D‐1‐c‐1. Etat des lieux des servitudes et contraintes techniques 

Thème   Type de 
servitude  Situation de l’AER 

Servitudes relatives à la conservation du patrimoine 

Pa
tr
im

oi
ne

 n
at
ur
el
 

Forêts 

Pas de forêt de protection 
Les forêts soumises au régime forestier sont traitées en page 280 

Le SRE préconise un retrait minimal de 200 mètres par rapport aux boisements et 
haies.  

Littoral maritime  Néant 
Eaux  Le contexte hydrographique est détaillé en page 84. Pas de servitude. 

Réserves 
naturelles et 

parcs nationaux 

Aucun ne grève l’AER (voir carte en page 111) mais un projet de parc national 
existe qui grève une partie de l’AER. La zone cœur concerne le Bois des Montots 
au Nord‐ouest de l’AER1 (cf. arrêté de mars 2016). Si ce n’est pas une servitude 
effective à la date de rédaction de ce dossier, cet aspect a été traité et pris en 
compte dans le chapitre sur les politiques environnementales en pages 244 et 

suivantes.  
Zones agricoles 

protégées  Néant 

Pa
tr
im

oi
ne

 c
ul
tu
re
l 

Monuments 
historiques 

L’AER 3 est grevée par le périmètre de protection d’une croix inscrite aux 
monuments historiques sur la commune de Saint‐Broingt‐les‐Fosses situé à 

290 m. Aucune éolienne ne peut être envisagée à moins de 500m de ce MH sans 
avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France. 

Monuments 
naturels et sites 
Patrimoine 

architectural et 
urbain 

Patrimoine 
archéologique 

La DRAC le 24 août 2014 signale que la zone d’étude se situe dans une zone où 
plusieurs sites et indices de sites sont connus mais sans les localiser.  

La présence de ces vestiges pourrait impliquer une opération d'archéologie 
préventive au niveau des aménagements du parc éolien selon la loi n°177 du 1er 

Août 2003 modifiant la loi 2001‐44 du 17 janvier 2001. 
Patrimoine sportif  Néant 

Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements 

En
er
gi
e 

Electricité  Une ligne HT traverse l’Est de la zone 3, une ligne électrique basse tension est 
enterrée sous le secteur 1 suite à la construction du parc éolien 

Thème   Type de 
servitude  Situation de l’AER 

Gaz 

L’AER est concernée par deux canalisations de gaz et un poste: 
‐ VOISINES ‐ BOUSSENOIS de diamètre nominal (DN) 800 et de pression maximale 

de service (PMS) de 67,7 bar et du poste de LEUCHEY‐O1  
‐ VOISINES ‐ EIREZ (VAL DE SAONE EN PROJET) de diamètre nominal (DN) 1200 et 
de pression maximale de service (PMS) de 67,7 bar et du poste de LEUCHEY‐O1  

Ces canalisation passent à l’Est de l’AER1. 
Les contraintes liées à ces éléments sont détaillés en page 260 

Energie 
hydraulique  Néant 

Réseaux de 
chaleur et de 

froid. 
Néant 

Mines et carrières  Néant 

Ca
na
lis
at
io
ns
 

Transport 
d'hydrocarbures 
et de produits 
chimiques 

D’après le site internet du Ministère du Développement Durable : « Cartelie » qui 
cartographie les canalisations de transport de matières dangereuses, aucune 
canalisation ne traverse, ni ne se situe à proximité de l’aire d’étude rapprochée 

en dehors de celle déjà décrite précédemment (GRTgaz). 

Eaux et 
assainissement 

Un périmètre de protection rapproché grève l’AER1 et des aires d’alimentations 
de captage sont à l’étude sur le secteur 1 (voir carte page 89) mais ne constitue 

pas une servitude réglementaire. 
 
La sensibilité des eaux souterraines est traité dans le chapitre milieu physique.  

Co
m
m
un

ic
at
io
ns
 te

rr
es
tr
es
 

Cours d’eau  Le canal de Bourgogne se trouve à 2,5 km à l’Est de l’AER2.  
Aucune servitude sur l’AER.  

Navigation 
maritime  Néant 

Transports 
ferroviaires ou 

guidés 

La voie ferrée la plus proche se trouve à 1,07 km à l’Est de l’AER2.  
Aucune servitude sur l’AER. 

Réseau routier 

L’autoroute A31 est grevée d’une servitude d’inconstructibilité101 dans un 
périmètre de 100m depuis son axe.  

Les routes à proximité de l’AER ne sont pas des routes à grandes circulations. 
La décision préfectorale du 3 mars 2007 prescrit cependant les distances 
d'éloignement suivantes : éloignement de la hauteur totale de l'éolienne  

(mât + pale).  
Le détail de ces préconisations est fourni en page 259 

Remontées 
mécaniques et 
pistes de ski 

Néant 

                                                  
101 Article L111‐6 du Code de l’Urbanisme 
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Thème   Type de 
servitude  Situation de l’AER 

Associations 
syndicales 
autorisées, 
associations 
syndicales 
constituées 

d'office et leurs 
unions 

Néant 

Transport par 
câbles en milieu 

urbain 
Néant 

Télécommunications 

Orange informe RES (mail du 05/01/2017) sur la présence des faisceaux‐
servitudes hertzien(ne)s France Télécom :  

‐ station Vaillant (47°42’38";05°09’17") 
‐ station Vaillant (47°43’06";05°08’51") 
‐ Tronçon  :  MEIX  (4°56’50’’E  –  47°35’28’’N)  /  VAILLANT  P  (5°8’51’’E  – 
47°43’6’’N)_8H3V  

‐ Faisceau  1  :  de  MEIX  (4°56’50’’E  –  47°35’28’’N)  à  VAILLANT  P  (5°8’51’’E  – 
47°43’6’’N). Le Orange  recommande 41 mètres de part et d’autre de  l’axe du 
faisceau ;  

‐ Faisceau  2  :  de  VAL  D’ESNOMS  (5°11’20’’E  –  47°41’40’’N)  à  VAILLANT  P 
(5°8’51’’E – 47°43’6’’N). Orange recommande 11 mètres de part et d’autre de 
l’axe du faisceau ;  

‐ Faisceau 3  : de VAL D’ESNOMS  (5°11’20’’E – 47°41’40’’N) à VAL D’ESNOMS 2 
(5°12’24’’E – 47°41’53’’N). Orange recommande 5 mètres de part et d’autre de 
l’axe du faisceau ;  

‐ Faisceau 4 : de VESVRES SOUS CHALANCEY (5°11’3’’E – 47°42’36’’N) à VAILLANT 
P (5°8’51’’E – 47°43’6’’N). Orange recommande 9 mètres de part et d’autre de 
l’axe du faisceau ;  

‐ Faisceau 5  : de VESVRES SOUS CHALANCEY  (5°11’3’’E – 47°42’36’’N) à BAISSEY 
(5°14’40’’E – 47°43’44’’N). Orange recommande 12 mètres de part et d’autre de 
l’axe du faisceau ; 
Par ailleurs, Orange informe sur la présence d’antennes de téléphonie mobile 
Orange (flèche, biflèche, triflèche) (817840;2302350 et 813500;2302750) 

SFR signale également la présence d’un faisceau hertzien et invite à respecter une 
distance 200m d’éloignement pour ne pas perturber la Transmission des FH SFR. 

Bouygues Telecom signale trois faisceaux.  
La Direction des Systèmes d’Information et de Communication donne un avis 

favorable à un projet sur l’AER.  
Servitudes relatives à la 

Défense Nationale 
Pas de retour de la consultation de l’armée lors du développement du projet. Son 

avis sera sollicité lors de l’instruction du présent dossier.  

Thème   Type de 
servitude  Situation de l’AER 

Servitudes liées à la 
circulation aérienne civile  

L’aire d’étude est située, en partie, dans un secteur à l’aplomb duquel a été 
instaurée une altitude minimale de secteur destinée à protéger les procédures 
aux instruments des aérodromes de Dole Tavaux et Dijon Longvic. Cette altitude 
de sécurité est fixée à la cote NGF 1001 limitant ainsi, en respect de la marge de 
franchissement d’obstacle (MFO) réglementaire de 300 mètres, la construction 

des obstacles artificiels nouveaux à la cote NGF 701. 
Sur la base d’éoliennes de 180 mètres de hauteur maximum (pale à la verticale), 
la cote maximale est de 690 NGF. Cette contrainte n’est donc pas un enjeu ici. 

Une servitude aéronautique lié au plafond MSA (altitude minimale de secteur) de 
l’aéroport de Dijon Longvic limite la hauteur des éoliennes sur les AER 2 et 3 et 

une partie de l’AER 1.  
Aucune servitude aérienne civile ne s’oppose donc au projet éolien sur l’aire 
d’étude rapprochée ce qui ne le dispense aucunement, conformément à la 
réglementation en vigueur, et compte tenu de la hauteur totale hors sol des 

éoliennes, de la mise en place d’un balisage "diurne et nocturne". 
La Fédération française de vol libre, consultée à l’occasion de ce projet, n'a pas 

d'objection à émettre au projet de parc éolien.  
Servitudes relatives à la salubrité publiques 

Sécurité publique : Radars 
(voir carte en 257) 

L’aire d ‘étude rapprochée se situe à plus de 107km du radar météorologique 
d’Arcy‐sur‐Aube, radar le plus proche du réseau ARAMIS (Application Radar à la 

Météorologie Infra‐Synoptique) et donc largement au‐delà de la zone de 
« coordination » de 20 Km requise dans l’arrêté du 26 août 2011.  

L’aire d’étude rapprochée se trouve au‐delà des distances minimales 
d’éloignement fixées par l’arrêté du 26 août 2011 vis‐à‐vis des systèmes de 

positionnement radioélectrique servant à l’aviation civiles (VOR) d’Abbeville et à 
la Défense (HBA HBMA). Aucun enjeu n’est retenu à ce titre. 

Enfin, elle se situe au‐delà des 30 kilomètres de protection des radars de la 
Défense. 

Sa
lu
br
ité

 p
ub

liq
ue

  Cimetières  Néant 

Etablissements 
conchylicoles  Néant 
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Carte 23 : Réseaux et servitudes  

 

1 

3 

2 
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Carte 24 : Les radars 
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Carte 25 : Extrait de la carte ACI (Organisation de 
l’aviation civile internationale102) 

 

 

                                                  
102 Les cartes OACI ont été conçues pour le vol à vue (VFR : Visual Flights Rules). Elles proposent des informations 
aéronautiques  fournies par  le Service de  l’Information Aéronautique  (SIA) de  la Direction générale de  l’aviation 
civile (DGAC) 

Légende en page suivante
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Figure 129 : Légende de la carte OACI



 

Étude d’impact sur l’environnement du projet de parc éolien « Le Langrois » 

CHAPITRE III : ETAT INITIAL DE 
LA ZONE ET DES MILIEUX 
SUSCEPTIBLES D’ÊTRE 

AFFECTÉS 

 

16‐23‐EOLE‐52 / Janvier 2018 (complété en juillet 18)  [260]
 

III‐D‐1‐c‐2. Contraintes vis‐à‐vis des canalisations de gaz 

Dans  sa  réponse  du  15  août  2015, GRTgaz  fournit  les  distances  à  respecter  vis‐à‐vis  de  ses 
installations.  

Les  distances  d'éloignement  des  éoliennes  sont  considérées  en  prenant  en  compte  les 
évènements suivants : 

 l'effondrement de  la  tour ou  l'éjection de  la nacelle  :  la zone de  risque correspond à une 
surface dont le rayon est limité à la hauteur totale de l'éolienne, 

 La projection d'objets tels que pale ou morceaux de pale. La zone de risque peut atteindre 
plusieurs centaines de mètres. 

 
Figure 130 : Distances de sécurité liées à l'éventualité d'une chute de l'éolienne (Plan horizontal) (source : GRTgaz) 

 
Tableau 44 : Conclusion de l’étude appliquée à l’AER par GRTgaz 

 

Toutefois  GRTgaz  n'encourage  pas 
l'implantation  d'éoliennes  à 
proximité  de  ses  ouvrages  et 
souhaite  les  éloigner  autant  que 
possible. 

Aussi  GRTgaz  préconise  que 
l'aménageur  privilégie  un 
éloignement  des  éoliennes  en‐
dehors  la  Zone  2,  soit  à  plus  de 
360 m  des  ouvrages  enterrés  et  à 
plus  de  720m  de  l'ouvrage  aérien 
(poste).  

 

III‐D‐1‐c‐3. Distances d’éloignement propres à la région Champagne‐Ardenne 

Dans sa réponse du 27 juillet 2015, la Direction Départementale des Territoires précise que des 
distances d’implantation s’imposent : 

 Espaces boisés  :  il est demandé de ne pas  implanter d'éoliennes au sein de ceux‐ci et de 
respecter une distance d'éloignement de 200 m des lisières (voir note de doctrine régionale 
sur le site de la DREAL Champagne‐Ardenne). 

 Habitations et  lieux de  vie  : une distance de  recul de 700 m minimum est  requise pour 
l'implantation d'éoliennes. 

 Voies  de  circulation  :  la  décision  préfectorale  du  3  mars  2007  prescrit  les  distances 
d'éloignement  suivantes  : 2  fois  la hauteur  totale de  l'éolienne  (mât + pale) des voies de 
circulation classées à grande circulation, 1 fois  la hauteur totale de  l'éolienne (mât + pale) 
pour les autres voies de circulation. 

 De  même,  le  schéma  régional  éolien  (SRE)  Champagne‐Ardenne  cité  plus  en  amont 
prescrit  un  éloignement  de  1  à  2  km  des  bords  de  plateau  afin  d'éviter  tout  effet  de 
surplomb et d'écrasement visuel des villages et une préservation des vallées. 

 

Photo 18 : Poste de gaz sur la zone 1 de l’AER 
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III‐D‐1‐c‐4. Cotation du scenario de référence et de la sensibilité / interrelations potentielles 
avec d’autres thèmes environnementaux / Evolution probable sans projet  

Calcul :  Résultat : 

Enjeu 
Effet pot.  4 

  Sensibilité majeure du périmètre de protection du monument 
historique, à 100m de l’autoroute A31, Poste de gaz et à 180 m des 

canalisations de gaz 
3  12              X 

Plusieurs  servitudes  réglementaires  impliquant  l’interdiction  d’éoliennes,  grèvent  l’aire 
d’étude  rapprochée.  Il  s’agit de  la  zone de protection de 500m autour d’une  croix à  Saint‐
Broingt‐les‐Fosses (monument historique) ou l’éloignement de 100m de l’A31. D’autres, liées 
aux  canalisations  et  poste  de  gaz,  sont  jugées  d’enjeu  majeur  car  un  risque  humain  en 
découle en termes de sécurité. Ces espaces seront respectés et devront donc rester exempts 
d’éoliennes ou de postes de livraison. Des accès peuvent être envisagés (hormis au niveau de 
périmètre de protection du MH) mais une attention particulière devra alors être portée à  la 
compatibilité  des  convois  exceptionnels  avec  les  conduites  de  gaz.  Si  tel  était  le  cas,  RES 
prendrait l’attache de GRTGaz pour définir les modalités nécessaires.  

Enjeu 
Effet pot.  4    Sensibilité majeure sur la zone MSA de l’aéroport de Dijon Longvic 

pour une altitude supérieure à 150m 
3  12              X 

Un enjeu majeur est retenu pour le plafond MSA (altitude minimale de secteur) de l’aéroport 
de Dijon Longvic qui limite la taille des éoliennes sur les AER 2 et 3 et une partie de l’AER 1. En 
dessous un enjeu nul est retenu. La sensibilité est donc majeure pour ce plafond qui limite la 
taille. 

Enjeu 
Effet pot.  3 

  Sensibilité forte des distances d’éloignement de 200m des boisements 
et haies (SRE), 700 m des habitations, de 360m de l’autoroute A31, de 

180m des autres routes, 180m de la ligne HT à l’est de l’AER 3

3  9            X   
Plusieurs  distances  d’éloignement  sont  préconisées  en  Champagne‐Ardenne.  Ces  distances, 
non  réglementaires, sont classées en enjeu  fort. Le  respect de ces préconisations permettra 
une meilleure acceptabilité locale. Une sensibilité forte leur est appliquée. 

 

 
Enjeu

Effet pot.  3    Sensibilité forte autour des antennes et faisceaux Orange et entre 
180 et 360 m des canalisations et à 720 m du poste aérien GRTGaz. 

3  9            X   
La partie Ouest de l’AER1 est traversée par plusieurs faisceaux Orange et SFR. L’effet potentiel 
est fort (risque de perturbation du signal radioélectrique), c’est pourquoi une sensibilité forte 
s’applique ici. De ce fait, il est préconisé d’éviter ces secteurs.  
Une  sensibilité  forte  est  également  retenue  pour  la  zone  située  entre  180  et  360m  des 
canalisations de gaz enterrées et à 720 m du poste aérien. Il est préconisé d’éviter ce secteur 
de manière prioritaire mais si des éoliennes devaient y être envisagées, RES devra fournir une 
étude de probabilité balistique, un certificat de conformité des éoliennes et un engagement 
sur  la maintenance et  les fondations. Des éoliennes ont déjà été construites dans cette zone 
prouvant que la démarche est réalisable. 

Enjeu
Effet pot.  4    Sensibilité modérée du périmètre rapproché du captage de 

Rochefontaine 

1  4          X     
Un périmètre de protection rapproché de captage grève  l’AER 1. Il contraint l’aménagement 
sur ce secteur (déclaration d’intention de commencement de travaux,  liquides  inflammables 
stockables  sur  cuvettes  étanches  de  rétention  convenablement  dimensionnées).  Une 
sensibilité modérée s’y applique. 

Enjeu
Effet pot.  0    Pas de sensibilité sur le reste de l’aire d’étude rapprochée

0  0      X         
Ailleurs, sur l’aire d’étude rapprochée, en l’absence d’enjeu, il ne peut y avoir d’effet potentiel
envisageable. La sensibilité est donc nulle au regard des servitudes sur  les secteurs de  l’aire 
d’étude  rapprochée  autres  que  ceux  traités  précédemment.  Il  est  donc  recommandé  d’y 
privilégier l’implantation d’éoliennes. 
Evolution probable en l’absence de projet : Aucune prévision possible en l’état actuel si ce n’est 
l’approbation  du  projet  de  Parc National  déjà  pris  en  compte  dans  l’analyse  de  cette  étude 
d’impact dans les politiques environnementales et les protections du milieu naturel.  
Interrelations  potentielles  avec  d’autres  thèmes  environnementaux  :  Santé /Sécurité  / 
Populations / Patrimoine … 
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III‐D‐2. DÉMOGRAPHIE, HABITAT, TAUX D’ACTIVITÉ : CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES 

Les  données  analysées  pour  pouvoir  étudier  le  contexte  démographique  du  territoire 
susceptible d’accueillir  le parc éolien sont majoritairement  issues du Recensement Général de 
la Population réalisé par l’INSEE. 

III‐D‐2‐a. Evolution et caractéristiques de la population concernée 
III‐D‐2‐a‐1. Données de cadrage : évolution démographique dans la région Grand‐Est103 

Au 1er janvier 2015, la population de la région Grand‐Est est estimée à 5 560 400 habitants. Elle 
progresse de 0,2 % en moyenne par an depuis 2005, soit la plus faible croissance des régions de 
France métropolitaine.  

On remarque sur la figure ci‐contre que le département de la Haute‐Marne est le seul parmi les 
départements de  la  région Grand Est à perdre des habitants par  l’action  combinée du  solde 
naturel et du solde migratoire, tous les deux négatifs.  

 

                                                  
103 Source : http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=28&ref_id=24410 

 
Figure 131 : Evolution annuelle moyenne et composantes de l’évolution de la population en 2004 et 2014 
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III‐D‐2‐a‐2. La population des communes de l’aire d’étude intermédiaire 

La population à l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire (37 communes), s’établit à 
9828  habitants  (valeur  2013  applicable  au  1er  janvier  2016)104  soit  5,4%  de  la 
population de  la Haute‐Marne.  La densité moyenne est de 17,3 habitants par km² 
contre  29,2  pour  la Haute‐Marne,  96,7  pour  la  région Grand  Est  et  103,6  pour  la 
France. 

La commune la plus peuplée de l’aire d’étude intermédiaire est Selongey, commune 
Côte d’orienne avec 2438 habitants.  

Trois communes possèdent une population entre 500 et 1000 habitants : Villegusien‐
le‐Lac105 qui accueille une partie de  l’AER3 (996 hab), Longeau‐Percey (739 hab) et 
Vaux‐sous‐Aubigny (690 hab). 

Parmi les 6 autres communes accueillant l’aire d’étude rapprochée, Le Val d’Esnoms 
compte 368 habitants, tandis que 3 communes comptent entre 50 et 100 habitants : 
Aujeurres  (83  hab),  Vaillant  (66  hab)  et  Leuchey  (90hab).  Enfin  Vesvres‐sous‐
Chalencey possède une population de moins de 50 habitants (48 hab). 

                                                  
104 Source : Recensement de la population 2013 – Limites territoriales au 1er janvier 2015 
105  La  population  a  été  calculé  en  regroupant  les  deux  anciennes  communes  de Villegusien‐le‐Lac  et Heuilley‐
Cotton 

Figure 132 : Répartition de la population dans les communes de l’aire d’étude intermédiaire (sources : INSEE 2013)

Figure 133 : Répartition par classe d’âge des habitants de l’aire d’étude intermédiaire et en France 
métropolitaine (d’après INSEE 2012) 
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Figure 134 : Evolution des populations 
communales de l’aire d’étude intermédiaire 
entre 1968 et 2013 (d’après les données de 

l’INSEE)  

Axe Langres‐Dijon 
Entre 1968 et 2013 (voir tableau en page suivante), le territoire de l’aire 
d’étude  intermédiaire  a  gagné  534 habitants  (+5,7%).  Cette  évolution 
est  cependant  récente  et  remonte  au  début  des  années  2000.  On 
remarquera  toutefois  que  toutes  les  communes  ne  possèdent  pas  la 
même  attractivité.  « La  dynamique  démographique  reste  néanmoins 
ténue et fragile »106.  

La  figure  ci‐contre  montre  l’influence  de  l’axe  Langres/Dijon  sur 
l’évolution des habitants et notamment  les communes traversées par  la 
RD  974 puisque  ce  sont  globalement  les  communes  traversées par  cet 
axe qui ont connu une croissance démographique. Les communes situées 
à la périphérie de l’aire d’étude intermédiaire connaissent par contre une 
décroissance marquée.  

Parmi  les  communes  accueillant  l’aire  d’étude  rapprochée,  la  situation 
est  mitigée  mais  l’évolution  reste  stable  (‐1  habitant,  ‐0.1%,  non 
significatif) : 

 Trois  communes  ont  vu  leur  population  augmenter  entre  1968  et 
2013 dont une  fortement  : Villegusien‐le‐Lac  (+70hab, +7,6%), Saint‐
Broingt‐les‐Fosses (+ 79hab, + 53,7%) et Leuchey (+7 hab, +8,4%), 

 A  contrario,  les  quatre  autres  ont  perdu  des  habitants  dont  une 
fortement  :  Aujeurres  (‐16 hab,  ‐16,2%),  Vaillant  (‐26  hab,  ‐28,3%), 
Vesvres‐sous‐Chalencey (‐70hab, ‐59.3%) et Le‐Val‐d’Esnoms (‐45 ha, 
‐10,9%). 

Aucune corrélation ne peut être  faite avec  la présence d’éoliennes sur 
le territoire puisque les communes qui accueillent la partie Sud du parc 
éolien « Langres Sud » (2010), situées à l’Ouest, ont globalement perdu 
des  habitants  et  notamment  Vesvres‐sous‐Chalencey  alors  que  celles 
situées à l’Est du même parc en ont gagné, et notamment Saint‐Broingt‐
les‐Fosses et que de manière globale, sur l’ensemble de ces communes 
proches  du  parc  éolien,  l’évolution  entre  2008  et  2013  reste  positive 
(+1,5%).  

                                                  
106 Source : Territoire et Dynamiques Economiques, restitution du lundi 3 mars 2014, Une démarche proposée par 
Mairie Conseils, un organisme de  la Caisse des Dépôts et Consignation, menée auprès de  la CCAVM d’octobre 
2013 à mars 2014 , CCVAM 
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  Population en 
2013 

Evolutions 

1968‐1975  1975‐1982  1982‐1990  1990‐1999  1999‐2008  2008‐2013  1968 ‐ 2013 

Aujeurres  83 8,1% 0,9% -13,0% -40,4% 57,1% -5,7% ‐16,2% 
Le Val‐d'Esnoms  368 -14,5% -10,8% -1,6% 1,6% 18,4% -1,3% ‐10,9% 
Villegusien‐le‐Lac  996  -3,0% 4,9% 0,5% -0,8% 5,6% 0,4% 7,6% 

Leuchey  90 -21,7% -21,5% 3,9% -11,3% 34,0% 42,9% 8,4% 
Saint‐Broingt‐les‐Fosses  226 0,7% -9,5% -2,2% 16,0% 42,8% 4,1% 53,7% 

Vaillant  66 -1,1% -24,2% -13,0% -1,7% 5,1% 6,5% ‐28,3% 
Vesvres‐sous‐Chalancey  48 -34,7% 6,5% -26,8% -11,7% 3,8% -12,7% ‐59,3% 

Evolution des communes accueillant l'AER  1878  -7,4% -2,2% -2,7% -2,1% 14,1% 1,5% ‐0,1% 
Evolution de l’ensemble de l’AEI   9294  ‐0,5%  1,7%  ‐1,1%  ‐1,6%  5,5%  1,8%  5,7% 

Tableau 45 : Evolutions démographiques (source : INSEE) 

 
Figure 135 : Evolution de la population entre 1968 et 2013 (source : INSEE) 
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Figure 136 : L’habitat sur l’aire d’étude intermédiaire et son évolution entre 1968 et 2013 (d’après INSEE)

 

III‐D‐2‐b.  Caractérisation de l’habitat 
III‐D‐2‐b‐1. Le  parc  de  logements  des  communes  de  l’aire  d’étude 
intermédiaire 

A  l’échelle  de  l’aire  d’étude  intermédiaire  (voir  tableau  en  page  suivante), 
7 295 habitations sont recensées en 2013 par  l’INSEE dont 14 % (858) sur  les 
communes abritant l’aire d’étude rapprochée. 

Si  la  population  a  augmenté  de  5,7%  entre  1968  et  2013,  le  nombre  de 
logements a crû de 93% à l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire tandis que 
sur  les  communes  accueillant  l’aire  d’étude  rapprochée,  malgré  une 
stagnation de la population, le nombre d’habitations a augmenté de 26,6%. 
Par ailleurs, depuis 1999, hormis à Aujeurres qui note une perte de 5,3% de 
logements  entre  2008  et  2013,  l’ensemble  des  communes  est  resté 
dynamique à ce  titre avec des augmentations significatives de  leur parc. A 
l’échelle de  l’aire d’étude  intermédiaire,  cette augmentation est de près de 
43%  sur  la  période  2008‐2013,  et  pour  les  communes  accueillant  l’AER  et 
disposant déjà d’éoliennes sur leur territoire installées pendant cette période, 
on  note  globalement  une  stagnation  (Vesvres‐sous‐Chalancey)  ou  une 
augmentation plus ou moins forte (+ 25,8% à Leuchey,+ 15,6% à Saint‐Broingt‐
les‐Fossés, +17,9% à Vaillant).  

Indicateur du caractère  rural de  l’échelle de  l’aire d’étude  intermédiaire, on 
note 91,9% de maisons individuelles et 8,1% d’appartements.  

Les communes de  l’aire d’étude  intermédiaire comptent 9,9% de  résidences 
secondaires  avec  toutefois  des  variations  communales.  Seules  6  communes 
(sur  37)  comptent  plus  de  20%  de  résidences  secondaires :  Vals‐des‐Tilles 
(25,8%),  Montsaugeon  (21,1%),  Praslay  (30,4%),  Vesvres‐sous‐Chalancey 
(25,0%), Villiers‐lès‐Aprey (20,8%), Vivey (22,0%). Ce taux est de 16,7 % pour 
Aujeurres, 12,5% pour Le Val‐d’Esnoms, 13,4% pour Villegusien‐le‐Lac, 7,7% 
pour  Leuchey,  11,6%  pour  Saint‐Broingt‐les‐Fosses,  2,2%  pour  Vaillant.  De 
manière  générale,  les  communes  accueillant  l’aire  d’étude  rapprochée  sont 
mieux dotées à ce titre puisqu’elles affichent un taux de 12,9% de résidences 
secondaires,  soit  3  points  de  plus  qu’à  l’échelle  de  l’aire  d’étude 
intermédiaire.  

Le  taux  de  logements  vacants  représente  11,3%  des  habitations  de  l’aire 
d’étude  intermédiaire  avec  une  commune  dépassant  le  taux  de  20  % : 
Chassigny  (22,1%).  Ce  taux  est  similaire  (11,8%)  pour  les  communes 
accueillant l’aire d’étude rapprochée.  
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Nombre de 
logements en 

2013 

Evolution  

1968‐1975  1975‐1982  1982‐1990  1990‐1999  1999‐2008  2008‐2013  1968 ‐ 2013 

Aujeurres  46  2,2%  0,0%  2,1%  ‐2,1%  21,3%  ‐5,3%  17,4% 
Le Val‐d'Esnoms  181  ‐13,3%  3,8%  1,2%  2,4%  24,3%  6,2%  23,2% 

Leuchey  30  23,3%  ‐5,4%  ‐2,9%  ‐17,6%  10,7%  25,8%  30,0% 
Saint‐Broingt‐les‐Fosses  69  8,7%  ‐8,0%  10,1%  5,3%  20,0%  15,6%  60,9% 

Vaillant  42  ‐4,8%  5,0%  ‐4,8%  ‐7,5%  5,4%  17,9%  9,5% 
Vesvres‐sous‐Chalancey  37  13,5%  ‐2,4%  ‐9,8%  ‐10,8%  21,2%  0,0%  8,1% 

Villegusien‐le‐Lac  453  4,2%  4,4%  2,4%  ‐2,8%  15,5%  1,1%  26,5% 
Evolution des communes accueillant l'AER  858  1,4%  2,3%  1,7%  ‐2,2%  17,5%  4,4%  26,6% 

Evolution de l’ensemble de l’AEI   7295  6,6%  8,7%  4,7%  0,6%  10,6%  42,8%  93% 
Tableau 46 : Evolutions du bâti 

 

Figure 138 : Répartition du bâti (source : INSEE)  Figure 138 : Evolution de l’habitat entre 1968 et 2013 source : INSEE)
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Carte 26 : Le bâti et les zones habitées  

 

1 

2 

3 

Photo 19 : Maison présente à l’Ouest de l’AER1
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III‐D‐2‐b‐2. Habitations à proximité immédiate de l’aire d’étude rapprochée 

La  carte en page précédente  localise  la  situation de  l’habitat  sur et  autour de  l’aire d’étude 
rapprochée.  

 Habitat dans un rayon de 1 km autour de l’aire d’étude rapprochée 

 Le bourg de Leuchey où les premières habitations sont à 500m au Nord‐est de l’AER1, 

 Le bourg d’Aujeurres à 890m au Nord de l’AER1, 

 Construction isolée (commune de Vaillant) à 300m à l’Ouest de l’AER1, 

 Ferme au Nord de Vaillant à 580m à l’Ouest de l’AER1, 

 Bourg de Vaillant à 500m à l’Ouest de l’AER1, 

 Hameau de Bourceveau (commune de Vaillant à 500m au Sud‐ouest de l’AER1, 

 Bourg de Vesvres‐sous‐Chalancey à 500m au Sud de l’AER1, 

 Construction au Nord de Vesvres‐sous‐Chalancey, dans l’AER1, 

 Hameau de Roche Fontaine (commune Val d’Esnoms) à 500m à l’Est de l’AER1, 

 Hameau la Dhuis (commune le Val d’Esnoms) à 500m à l’Est de l’AER1, 

 Ferme de Champ Rouget (commune de Villegusien‐le‐Lac) à 755m à l’Ouest de l’AER3, 

 Ferme  de  la  Courée  (commune  de  Saint‐Broingt‐les‐Fosses)  à  550m  à  l’Ouest  de 
l’AER3, 

 Bourg de Saint‐Broingt‐les‐Fosses à 735m au Sud de l’AER3, 

 Hameau de Saint‐Michel (commune de Villegusien‐le‐Lac) à 450m à l’Est de l’AER3, 

 Hameau de Prangey (commune de Villegusien‐le‐Lac) à 610m au Nord de l’AER3, 

 Hameau Bas Saint‐Broingt (commune de Saint‐Broingt‐les‐Fosses) à 500m au Nord de 
l’AER2, 

 Hameau de Courcelles Val d’Esnoms (commune du Val d’Esnoms) à 800m à l’Ouest de 
l’AER2, 

On  note  ainsi  que  plusieurs  lieux  de  vie  se  trouvent  à moins  de  500 m  de  l’aire  d’étude 
rapprochée.  Un  enjeu  majeur  de  500  m  leur  est  donc  attribué  conformément  à  la 
réglementation en vigueur.  

Rappelons également que la DDT de la Haute‐Marne préconise un éloignement de 700m des 
habitations. 

   
Photo 20 : Prangey (commune de Villegusien‐le‐Lac) et village de Saint‐Broingt‐les‐Fosses 

   
Photo 21 : Village de Vesvres‐sous‐Chalancey et centre du hameau d’Esnoms‐au‐Val 

   
Photo 22 : Habitation à Leuchey, place du Peûte de Bête à Aujeurres 
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III‐D‐2‐c.  Taux d’activité, chômage et catégories socioprofessionnelles présentes 

III‐D‐2‐c‐1. Données de cadrage  

« En 2012, la région Alsace‐Champagne‐Ardenne‐Lorraine107 compte 2 124 000 emplois, salariés 
et non‐salariés,  fortement concentrés dans  les grands pôles urbains. L'espace périurbain, sous 
influence de ces grands pôles, regroupe plus d'emplois dans la région qu'en France de province. 
L'ensemble des grandes aires urbaines rassemble 82,5 % des emplois du Grand Est, contre 80,6 
% au niveau national. »108 

 
Figure 139 : Evolution annuelle moyenne de l’emploi entre 1982 et 2012 dans la région Grand Est 

                                                  
107 Devenue région Grand Est 
108Source : http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=28&ref_id=24660 

 

La  zone  d’étude  située  au  Sud  de  la Haute‐Marne  se  trouve  en  dehors  des  grandes  aires 
urbaines. Néanmoins  le  secteur  a  connu  une  évolution  positive  de  l’emploi  entre  1982  et 
2012. 

A  l’échelle  du  Pays  de  Langres,  « les savoir‐faire  incontournables (…)  autour  de  secteurs 
économiques performants sont variés :  

  le transport‐logistique 

 la  métallurgie  au  service  de  l’automobile,  de  l’aéronautique  et  du  médical,  la 
plasturgie, le caoutchouc et la sous‐traitance automobile 

 l’agroalimentaire avec notamment la production du Fromage de Langres AOP 

 l’agriculture  basée  sur  la  grande  culture  sur  les  plateaux,  et  la  polyculture/élevage 
axées  sur  la  production  de  lait  et  de  viande  (ovine  et  bovine)  sur  les  coteaux  et 
vallées 

 l’imprimerie 

 les éco‐énergies autour des ressources en vent et en bois 

 le développement touristique durable autour de son patrimoine lié à l’eau : lacs, canal, 
sources, eaux thermales, etc... 

 la vannerie et l’osier. »109 

A  l’échelle de  l’intercommunalité  (la CCVAM), une étude « territoires et dynamiques » a été 
réalisée en 2014110.  

La  dichotomie  entre  l’Est  (axe  Dijon  Langres)  et  l’ouest  y  est  notée :  à  l’Est :  « activités  et 
emplois », à  l’Ouest, « une zone  isolée et sauvegardée, propice aux  loisirs et au tourisme ». Le 
territoire est « encore structuré par l’activité agricole (si ce n’est en termes d’emplois, en termes 
d’utilisation de l’espace), la filière bois et le secteur agroalimentaire. L’activité industrielle y est 
diffuse mais présente et  les créations d’activités sont majoritairement artisanales. L’économie 
de services est en progression (liée à  l’économie résidentielle) tandis qu’un fort tissu associatif 
est présent. »  

                                                  
109 Source : http://www.pays‐langres.fr/ici‐les‐savoir‐faire‐de‐la‐ruralite‐et‐de‐la‐modernite‐se‐conjuguent‐24 
110 Territoire et Dynamiques Economiques, restitution du lundi 3 mars 2014, Une démarche proposée par Mairie 
Conseils, un organisme de  la Caisse des Dépôts et Consignation, menée auprès de  la CCAVM d’octobre 2013 à 
mars 2014 , CCVAM 

Zone d’étude 
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Les  ressources à  valoriser en priorité pour  l'avenir  sont  :  la  forêt, exploitation  forestière  ;  le 
tourisme  (en  cohérence  avec milieu  naturel)  ;  les  énergies  renouvelables,  le  foncier  et  le 
numérique. 

 
 

III‐D‐2‐c‐2. La population active dans les communes de l’aire d’étude intermédiaire 

Aire d'étude intermédiaire  Haute‐Saône  France 
Actifs  75,4%  71,9%  73,2% 

dont actifs occupés  68,2%  62,2%  63,2% 
dont chômeurs  7,2%  9,7%  10,0% 

Inactifs  24,6%  28,1%  26.8% 
dont élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés  7,5%  7,4%  10,2% 

dont retraités et préretraités  10,6%  11,0%  8,1% 
dont autres inactifs  6,5%  9,7%  8,5% 

Tableau 47 : Population de 15 à 64 ans par type d'activité (d’après INSEE 2013) 

Le  taux d’activité des 15‐64 ans au niveau de  l’aire d’étude  intermédiaire est  supérieur au 
contexte  départemental  de  la  Haute‐Marne  avec  une moyenne  de  75,4%  au  niveau  local 
quand ce  taux est de 71,9 % dans  le département,  légèrement supérieur au  taux national de 
73,2%. 

Le  taux  de  chômeurs111  de  l’aire  d’étude  intermédiaire  est  inférieur  aux  moyennes 
départementale et nationale. On voit cependant sur la figure en page suivante, qu’il existe une 
grande disparité communale. Ainsi, le taux de chômage112 est élevé (>10%) pour les communes 
de  Leuchey, Mouilleron, Prauthoy et Vivey alors qu’il est globalement  inférieur à 10%  sur  la 
majorité de l’aire d’étude intermédiaire. Des taux très bas (<5%) sont même observés sur les 14 
des  27  communes  dont  Vaillant  et  Saint‐Broingt‐les‐Fosses  accueillant  l’aire  d’étude 
rapprochée. 

La  répartition  des  catégories 
socioprofessionnelles  à  l’échelle  de 
l’aire d’étude intermédiaire dénote une 
prépondérance  du  secteur  ouvrier 
(36%)  et  des  employés  (25%).  Les 
professions  intermédiaires  occupent 
également un cinquième des actifs du 
secteur.  

                                                  
111 Taux de chômeurs = nombre de chômeurs/population 
112 Taux de chômage = nombre de chômeurs/ sur nombre d’actif 

Viennent  ensuite  la  catégorie  des  cadres,  professions  intellectuelles  supérieures  (8%)  et  la 
catégorie  des  artisans,  commerçants  et  chefs  d’entreprise  (7%).  Les  agriculteurs  exploitants 
sont très peu représentés (3% des actifs de l’aire d’étude intermédiaire).  

Figure 141 : Taux de chômage en % dans l’aire d’étude intermédiaire (D’après données INSEE 2012)

Figure 140 : Répartition des catégories socioprofessionnelles à l’échelle de l’aire 
d’étude intermédiaire (d’après INSEE, 2013) 



 

Étude d’impact sur l’environnement du projet de parc éolien « Le Langrois » 

CHAPITRE III : ETAT INITIAL DE 
LA ZONE ET DES MILIEUX 
SUSCEPTIBLES D’ÊTRE 

AFFECTÉS 

 

16‐23‐EOLE‐52 / Janvier 2018 (complété en juillet 18)  [272]
 

III‐D‐2‐c‐3. Cotation du scenario de référence et de la sensibilité / interrelations potentielles 
avec d’autres thèmes environnementaux / Evolution probable sans projet 

Calcul :  Résultat : 
Enjeu 

Effet pot.  3    Atout 
+  +    X           

Si le territoire étudié a globalement connu une baisse de la population entre 1968 et 1999, la 
tendance s’est  inversée. Les communes situées sur  l’axe Langres‐Dijon affichent toutefois un 
dynamisme  plus  important,  les  voies  de  communication  apparaissant  alors  comme  un 
élément essentiel au développement démographique de ce secteur. L’habitat s’est fortement 
développé sur le territoire, atteignant 93% d’évolution entre 1968 et 2013, avec un pic sur le 
dernier recensement (+ 42,8% entre 2008 et 2013). Par ailleurs, le territoire est actif avec un 
taux de chômage globalement inférieur aux moyennes départementale et nationale. L’impact 
du parc éolien « Langres Sud » sur  le territoire n’apparaît pas négatif puisque  la dynamique 
socio‐démographique positive  s’est globalement maintenue voire accentuée  sur  la dernière 
décennie.  Cette  dynamique  doit  être  maintenue  et  constitue  un  enjeu  fort  du  territoire 
analysé. L’expérience montre aujourd’hui qu’un parc éolien génère des retombées financières 
pour  les  communes et  l’intercommunalité  concernées, permettant  très  souvent d’améliorer 
les  services  aux  populations  présentes  (crèches,  éducation,  gymnases,  aide  aux  personnes 
âgées,  amélioration  des  réseaux,  …).  Ceci  permet  de  maintenir  les  populations  voire  de 
relancer l’attractivité démographique des territoires. Il occasionne également des retombées 
économiques globalement favorables au contexte socioéconomique territorial. Ici, et comme 
en témoignent  les extraits ci‐contre,  l’intercommunalité fait face aux baisses de dotation de 
l’Etat  mais  souhaite  fortement  maintenir  les  services  aux  populations  et  accompagner 
l’éducation  des  enfants  du  territoire.  L’effet  potentiel  prévisible  est  donc  à  ce  titre  positif 
puisque des retombées économiques supplémentaires renforceraient les budgets.  
Pour toutes ces raisons, d’un point de vue strictement sociodémographique,  la sensibilité de 
l’aire d’étude intermédiaire est jugée favorable113. 
Evolution  probable  en  l’absence  de  projet  :  une  étude  prospective  de  la  CCVAM  vise  à 
développer le territoire avec pour objectif affiché, l’arrivée de nouveaux habitants et pour cela, 
une des ressources à valoriser concerne les énergies renouvelables (voir en page suivante).  

Autres  thèmes potentiellement en  lien avec  le contexte  sociodémographique  local : Risques 
(santé et sécurité des riverains) / Economie / Paysage. 

                                                  
113 Cette analyse de la sensibilité ne tient pas compte des perceptions visuelles de la population vers un éventuel 
projet  éolien, analyse menée par  ailleurs dans  le  cadre  de  l’étude paysagère  et donc  reprise  dans  le  chapitre 
« paysage » de cette étude. Elle ne traite pas non plus de  la sensibilité sanitaire des populations qui fait  l’objet 
d’un chapitre spécifique « cadre de vie : commodités du voisinage et contexte sanitaire ». Elle ne s’appuie ici que 
sur le profil sociodémographique local.  

 

 

Un exemple de thème pouvant bénéficier des retombées d’un parc éolien – les enfants  

« Dans un souci de développement de l’enfant et d’accompagnement des familles, la CCAVM 
place la jeunesse au centre de ses prérogatives et veille à ce que « savoir », « savoir‐faire » et 
« savoir‐être »  s’acquièrent  dans  les  meilleures  conditions.  Pour  cela,  l’EPCI   participe 
financièrement à des projets pédagogiques telle que l’opération « école au cinéma », à des 
projets sportifs comme le cycle de piscine ou les activités voile, et investit pour qu’élèves et 
enseignants soient dotés des meilleurs outils technologiques, tels que les Tableaux Blancs 
Interactifs, pour rendre les apprentissages plus ludiques encore. » 

Budget  investi  pour  les  travaux  dans  les  écoles  les  dernières  années : Groupe  scolaire  de 
Prauthoy  [2009]  1 668 036,00 € HT,  Pôle  enfance  et  culture  de  Longeau‐Percey  [2013] 
553 194,00 € HT,  Groupe  scolaire  de  Cusey  (réhabilitation)  [2014]  398 604,93 € HT,  Bloc 
sanitaire de  l’école d’Heuilley‐Cotton [2015] 85 178,83 € HT, Groupe scolaire de Villegusien‐
le‐Lac [2016] 1 220 127,00 € HT 

source : journal intercommunautaire, oct‐nov‐déc 2016 

Edito de la CCAVM, site internet de l’intercommunalité 

« (…)  les  collectivités  locales  contribuent  sur  la période 2014 à 2018 au  redressement des 
finances  publiques  et  votre  EPCI  assume  sa  partie  avec  l’équivalent  de  12  à  15 %  de  sa 
fiscalité, ce qui permet à l’Etat de résorber sa dette. 

Elle a dû, inévitablement, ajuster sa fiscalité. Heureusement, elle arrivait à la fin de ses gros 
travaux et si elle veut garder le périmètre de ses services aux habitants, elle devra lever le 
pied sur les investissements. 

Le  temps  va  donc  être,  pour  le  lustre  2015‐2020,  au  «  développement  des  solidarités 
internes » pour dégager des marges et se « forger l’âme »... ! 

En  tout  état  de  cause,  la  ferme  intention  de  vos  élus  sera  de maintenir  la  qualité  des 
services offerts aux habitants et le bénéfice d’infrastructures efficaces afin de s’adapter au 
monde nouveau et aux mutations en cours qui ébranlent  la planète et en particulier  cette 
ruralité que nous aimons. » 

Source : http://www.ccavm.fr/ 
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Figure 142 : Les énergies renouvelables, un des leviers d’action soutenus par la CCVAM pour redynamiser le territoire (source : Territoire et Dynamiques Economiques, CCVAM, 2014) 

AER 
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III‐D‐3. ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET SERVICES 

III‐D‐3‐a. Contexte agricole et sylvicole de la région Grand Est114 
Le Grand Est, région de dimension européenne, première région céréalière de France associe 
divers terroirs et territoires sur dix départements. Elle s’étend du bassin parisien aux rives du 
Rhin sur 57 800 km². L’agriculture et la forêt assurent respectivement 54% et 35 % de la mise en 
valeur des territoires. A  l’Ouest, les plaines céréalières occupe  la plupart du secteur. A  l’Est, la 
plaine permet la production abondante de maïs compte tenu des conditions climatiques et de 
la présence d’eau. Les terroirs sont notamment représentés par deux vignobles de réputation 
mondiale sur 48 000 hectares : le Champagne et les vins d’Alsace, qui permettent la création de 
valeur ajoutée et d’emplois. 

Avec 45 800 exploitations dont 34 000 moyennes et grandes,  la  région se situe au quatrième 
rang  national.  L’agriculture  représente  74 000  unités  de  travail  agricole.  Pour  l’essentiel,  la 
main‐d’œuvre est familiale, mais le nombre de salariés permanent reste relativement constant, 
aux alentours de 15 000 actifs. Les structures de ces exploitations diffèrent d’une orientation à 
l’autre en fonction des secteurs. De plus, les 47 000 emplois de la filière forêt bois contribuent 
particulièrement aux équilibres des territoires. Les massifs forestiers, majoritairement gérés par 
l’ONF (Office National des Forêts), se situent au deuxième rang national en matière de récolte 
de bois total avec 7,3 millions de m3. Des scieries de dimension européenne côtoient des PME 
familiales de plus petites dimensions. 
 

III‐D‐3‐b. L’agriculture 
La  Loi  d’avenir  pour  l’agriculture,  l’alimentation  et  la  forêt  (dite  LAAF),  promulguée  le  13 
octobre 2014, est venue modifier  les dispositions concernant  les SCOT et  les PLU, récemment 
actées par la Loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014. 

L’un des objectifs de la LAAF est de préserver les espaces agricoles. Elle revient notamment sur 
les dispositions de la Loi ALUR concernant la constructibilité en zones agricoles (notamment en 
dehors des Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées, dits STECAL). 

Le décret n° 2016‐1190 du 31 août 2016 fixe le cadre de l’obligation consistant, pour le maître 
d’ouvrage projetant de  réaliser des  travaux, ouvrages ou aménagements  susceptibles d’avoir 
un  impact  négatif  sur  l’économie  agricole,  à  réaliser  une  étude  préalable  comprenant  des 
mesures dites de « compensation collective ».  

Deux  conditions  à  cette  contrainte  :  tout  d’abord,  les  travaux,  ouvrages  ou  aménagements 
projetés doivent empiéter sur une zone agricole, forestière ou naturelle, une zone à urbaniser 

                                                  
114  Source :  Atlas  régional  Grand  Est,  Direction  Régionale  de  l’Alimentation,  de  l’Agriculture  et  de  la  Forêt, 
novembre 2016 

ou encore toute surface affectée à une activité agricole (ou qui y a été affectée, de trois à cinq 
ans auparavant). 

De  plus,  la  surface  prélevée  de manière  définitive  doit  être  supérieure  ou  égale  à  un  seuil 
déterminé  par  le  préfet  au  niveau  départemental,  et  qui  peut  être  compris  entre  un  et  dix 
hectares. A défaut, le décret fixe ce seuil à 5 ha.  

III‐D‐3‐b‐1. Contexte agricole de la Champagne‐Ardenne 115 

L’agriculture  de  Champagne‐Ardenne  a  misé,  dès  les  années  60,  sur  l’innovation  et  la 
coopération pour  se développer.  Le développement agricole de  la Champagne  constitue  l’un 
des symboles de  la modernisation de  l’agriculture  française au XXème siècle. Cela a permis de 
doubler  la  production  agricole  entre  1946  et  1974  alors  que  les  superficies  cultivées  ont 
diminué de 10 %, répondant ainsi aux besoins des populations françaises et européennes. 

Actuellement,  la production agricole régionale représente en valeur 3 Mds €, soit 9,6 % de  la 
valeur ajoutée régionale toutes productions confondues (1,7 % en France). 

La  Champagne‐Ardenne  est  ainsi  la  1ère  région  française  pour  son  agriculture.  Les  Industries 
Agro‐Alimentaires  (IAA)  ont  également  un  poids  non  négligeable  avec  1,7 Mds  €  de  valeur 
ajoutée (5,4 % de la VA régionale contre 1,9 % en France). 

Les Ardennes, l’Aube, la Haute‐Marne et la Marne constituent ainsi une région nourricière pour 
la France et pour  le monde avec 62 % de  ses 25 720 km²  consacrés à  l’agriculture  (54 % au 
niveau national). 

Si l’on inclut les forêts et les bois, qui génèrent de l’activité sylvicole, l’occupation du territoire 
en terres agricoles et forestières s’élève à 88 %, soit 1 554 000 ha (5,7 % de  la SAU nationale) 
selon la répartition suivante : 

 49 % de terres arables 

 11 % de prairies 

 1 % de vignes 

 27 % de bois et forêts 

                                                  
115 Source : http://www.champagrica.fr/agriculture‐regionale.html 
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III‐D‐3‐b‐2. Contexte agricole à l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire 

Comme  en  témoigne  la  carte  d’occupation  des  sols  en  page  suivante,  l’aire  d’étude 
intermédiaire présente globalement 2 visages, avec à l’Ouest de l’autoroute A31, des forêts sur 
lesquelles est envisagé  le Parc National des Forêts de Champagne et Bourgogne, et à  l’Est des 
prairies sur les pentes et fond de vallées, et des grandes cultures sur les plateaux.  

D’après  les données du recensement agricole réalisé par  l’AGRESTE (2010), on note, sur  l’aire 
d’étude intermédiaire :  

 201 exploitations en 2010 contre 256 en 2000 soit 55 exploitations disparues en 10 ans  (‐
21,5%) ayant fait suite à une baisse déjà importante (‐45,25%) entre 1988 et 2000.  

 Une Surface Agricole Utile (SAU) de 28 462 ha avec une augmentation de surface agricole de 
61 ha  entre  2000  et  2010  (+0,2%),  ayant  renforcé  la  tendance  déjà  amorcée  auparavant 
(+0,8% entre 1988 et 2000).  

 32,1% des surfaces sont des prairies toujours en herbe (prairies permanentes) et 56,8% des 
terres labourables.  

 Un cheptel de 18 161 bêtes en augmentation  (+892 bêtes en 10 ans soit 5,2%), ayant  fait 
suite à une baisse sur la décennie précédente (‐7,2%). 

 L’orientation agricole des communes de l’aire d’étude intermédiaire est très variée. 

 Polyculture et polyélevage : 19 communes sur 38116 dont Aujeurres, Le Val‐d’Esnoms, 
Leuchey, Villegusien‐le‐Lac,  

 Céréales  et  oléoprotéagineux  (12  communes)  dont  Vesvres‐sous‐Chalancey  et 
Vaillant, 

 Bovins : mixte  (3  communes),  viande  (2  commune  dont  Saint‐Broingt‐les‐Fosses)  et 
lait (1 commune), 

 Viticulture (1 commune). 

 

 

 

                                                  
116 Les chiffres Agreste sont ceux de 2010 où  les communes de Villegusien‐le‐Lac et Heuilley‐Cotton ne sont pas 
fusionnées soit un total de 38 communes en 2010 
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Carte 27 : Occupation du sol  
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 Carte 28 : Occupation agricole du sol sur l’aire d’étude rapprochée 
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III‐D‐3‐b‐3. Contexte agricole sur l’aire d’étude rapprochée  
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Exploitations 
agricoles 

ayant leur siège dans 
la commune 

2010  5  13  19  4  4  3  1 
2000  5  18  25  3  6  7  2 

Evol 2000‐
2010  0%  ‐28%  ‐24%  +33%  ‐33%  ‐57%  ‐50% 

Superficie agricole 
utilisée 

en hectare 

2010  664  1677  2759  531  530  589  273 
2000  590  2145  2406  494  615  795  229 

Evol 2000‐
2010  +13%  ‐22%  +15%  +7%  ‐14%  ‐26%  +19% 

Cheptel 
en unité de gros 

bétail, tous aliments 

2010  335  1175  2892  434  684  271  124 
2000  472  1250  2428  310  747  240  171 

Evol 2000‐
2010  ‐29%  ‐6%  +19%  +40%  ‐8%  +13%  ‐27% 

Orientation technico‐
économique de la 

commune117 
2010  PP  PP  PP 

BM  PP  BV  COP  COP 

Superficie en terres 
labourables 
en hectare 

2010  459  935  982  274  s  445  S 

% / SAU  36%  29%  25%  50%  ‐  59%  ‐ 

Superficie toujours 
en herbe 
en hectare 

2010  206  741  1777  256  351  144  S 

% / SAU  16%  23%  44%  47%  28%  19%  ‐ 

Appellations118 

IGP119 Emmental français Est Central, IGP Gruyère, IGP Vins de Haute‐Marne 
AOC‐AOP120 Langres, IGP Volailles de Bourgognes, IGP Volailles du plateau de 

Langres 
AOC‐AOP Epoisses (Le Val d’Esnoms, Saint‐Broingt‐les‐Fosses, Vaillant, Vesvres‐

sous‐Chalancey) 
Tableau 48 : Caractéristiques agricoles des communes accueillant l’aire d’étude rapprochée (source : AGRESTE et INAO) 

                                                  
117 PP = Polyculture et polyélevage, BM = Bovin mixte, BV = Bovin viande, COP = Céréales et oléoprotéagineux 
118  Les appellations AOC‐AOP,  IGP désigne un produit dont  les principales étapes de production  sont  réalisées 
selon un savoir‐faire  reconnu dans une même aire géographique, qui donne ses caractéristiques au produit.  Ils 
sont définis en application du code rural et de  la pêche maritime  (articles R.641‐1 à R.641‐10) et du règlement 
européen.  L’inscription  d’une  commune  dans  un  territoire  n’est  pas  forcement  en  lien  avec  une  production 
effective.  
119 L’IGP est un signe officiel européen d’origine et de qualité qui indique un lien entre le produit et le territoire sur 
lequel il est produit.  
120 AOC‐AOP  est  un  label  officiel  français  identifiant  un  produit  dont  les  étapes  de  fabrication  (production  et 
transformation) sont réalisées dans une même zone géographique et selon un savoir‐faire reconnu. 

 

La carte en page précédente, établie sur  la base du  recensement parcellaire  lié à  la Politique 
Agricole  Commune  (données  2012),  permet  de  constater  que  l’aire  d’étude  rapprochée  est 
presque totalement occupée par des terres agricoles.  

  AER1  AER2  AER3 
Pourcentage de surface 

agricole  90,4%  93,9%  93,6% 

Cultures 

Orge (453,4 ha) 
Colza (214,3 ha) 

Blé tendre (136,7 ha) 
Maïs grain et ensilage 

(46,89 ha) 
Prairies temporaires 

(34,99 ha) 
Prairies permanentes 

(24,73 ha) 
Autres céréales (10,42 ha) 

Prairies permanentes 
(52,87 ha) 

Blé tendre (33,47 ha) 
Orge (25,37 ha) 

Prairies temporaires 
(24,04 ha) 

Protéagineux (8,38 ha) 
Maïs grain et ensilage 

(4,39 ha) 
Colza (2,66 ha) 

Prairies permanentes 
(40,28 ha) 

Blé tendre (18,88 ha) 
Orge (18,01 ha) 

Prairies temporaires (5,52 
ha) 

Colza (3,46 ha) 

 

 
Figure 143 : Répartition des surfaces agricoles sur les AER 

Si  les surfaces ne sont qu’indicatives car  l’assolement varie d’une année sur  l’autre,  l’analyse 
précédente  permet  de montrer  que  l’AER1  est majoritairement  dominée  par  les  grandes 
cultures quand  les 2 autres  zones  (AER2 et 3) présentent un visage mixte entre cultures et 
prairies,  les  prairies  permanentes,  soutenant  souvent  une  biodiversité  accrue,  y  étant 
relativement nombreuses.  
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Photo 23 : Visage agricole de l’aire d’étude rapprochée entre cultures et prairies 

III‐D‐3‐b‐4. Cotation du scenario de référence et de la sensibilité / interrelations potentielles 
avec d’autres thèmes environnementaux / Evolution probable sans projet 

Calcul : Résultat : 
Enjeu

Effet pot.  1    Sensibilité faible des parcelles agricoles

1  1        X       
La consommation  d’espaces  agricoles  est  aujourd’hui  une  thématique environnementale 
importante mise en évidence notamment par la loi n° 2014‐1170 du 13 octobre 2014 d'avenir 
pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Cette loi, précise : « De concourir à la transition 
énergétique,  en  contribuant  aux  économies  d'énergie,  au  développement  des  énergies 
renouvelables et à  l'indépendance énergétique de  la nation, notamment par  la valorisation 
optimale  et  durable  des  sous‐produits  d'origine  agricole  et  agroalimentaire  dans  une 
perspective  d'économie  circulaire  (…)  ».  Cette  disposition  fait  explicitement  référence  au 
développement  des  énergies  renouvelables  (note  du  27  octobre  2014,  Selarl 
Gossement/Avocats). De  ce  fait, nous qualifierons  ici un enjeu  faible dans  la mesure où  le 
territoire des 7 communes accueillant l’aire d’étude rapprochée compte de nombreuses terres 
agricoles et qu’elles occupent la majorité de l’aire d’étude rapprochée.  
L’expérience montre que les consommations de terres restent minimes pour un parc éolien qui 
reste  un  aménagement  compatible  avec  l’exploitation  agricole,  comme  en  témoignent  les 
éoliennes en fonctionnement sur le territoire, et permet in fine une double occupation des sols 
et  des  retombées  économiques  indépendantes  des  aléas  climatiques  et  économiques 
affectant très souvent la filière aujourd’hui en crise. Ainsi, on pourrait parler d’effet potentiel 
positif d’un point de vue économique mais en termes de suppression de surfaces cultivables, 
l’effet potentiel est jugé faible.  
La sensibilité agricole de l’aire d’étude rapprochée est donc faible. On préconisera alors que la 
conception  du  projet  respecte  au  mieux  le  parcellaire  agricole  afin  d’optimiser  les 
consommations d’espace et perturber au minimum le travail de la terre. 

Evolution probable en l’absence de projet : Au regard des changements climatiques annoncés, 
on peut pressentir que  les agriculteurs  seront de plus en plus confrontés aux phénomènes de 
sécheresse qu’ils engendreront. Comme le signale le PCAER «Les impacts liés aux changements 
climatiques sur la production végétale sont les suivants : 
‐ une possible augmentation des rendements en cas de réchauffement modéré s’accompagnant 
d’une augmentation de la teneur en CO2 de l’atmosphère ; 
‐  une  augmentation  du  risque  de  perte  de  récolte  du  fait  d’une  exposition  accrue  aux 
sécheresses et aux fortes chaleurs ; 
‐ une modification du cycle de  la plante  (phénologie) pouvant nécessiter des adaptations des 
cycles de production ; 
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‐ une possible prolifération de maladies, parasites et adventices. Ce point nécessite néanmoins 
un développement des connaissances.».  
On  peut  donc  penser  que d’autres  cultures moins  gourmandes  en  eau  ou une  diversification 
s’avéreront nécessaires dans le futur pour maintenir une filière déjà menacée. 
Autres thèmes potentiellement en lien avec le contexte agricole : Sols / Biodiversité (prairies 
permanentes souvent plus riches que prairies temporaires et cultures) / Continuité écologique 
(continuité agropastorale) / Paysage. 

 

 
Photo 24 : Une perte minime de surface agricole au pied des éoliennes existantes 

 

III‐D‐3‐c. La sylviculture  
III‐D‐3‐c‐1. Contexte sylvicole de la Champagne‐Ardenne121 

La  forêt  occupe  665  651  ha  soit  26 %  du  territoire  de  la  Champagne‐Ardenne.  Ces  chiffres 
cachent des disparités entre départements  :  la Haute‐Marne est boisée à plus de 39 % alors 
que le taux de boisement de la Marne n’est que de 16,6 %. 

La forêt privée (non compris les camps militaires au statut particulier et dont la surface avoisine 
16  400  ha)  représente  environ  58  %  des  forêts  en  Champagne‐Ardenne  mais  là  aussi  les 
proportions  varient  selon  les  départements  :  plus  de  77 %  des  forêts  appartiennent  à  des 
propriétaires privés dans la Marne, 67 % dans l’Aube, 54 % dans les Ardennes et environ 46 % 
en Haute‐Marne. 

Les feuillus dominent dans les forêts en Haute‐Marne. Les volumes de sciages issus du chêne et 
du hêtre sont les plus importants mais les résineux occupent une place non négligeable. 

Deux  régions  forestières  se démarquent  lorsque  l’on  évoque  les  forêts  en Haute‐Marne  :  le 
plateau des Bars Sud avec  la moitié du  territoire occupé par  les boisements et  le Plateau de 
Langres avec à peu près les mêmes proportions de boisements. 

III‐D‐3‐c‐2. Le Schéma régional d’aménagement des forêts des collectivités (forêts publiques) 

Le Schéma régional d’Aménagement définit  les règles de gestion durable des forêts publiques 
de  la  région.  Il  a  été  réalisé  en  décembre  2011.  Il  est  complété  de  la  Directive  Régionale 
d’Aménagement publiée en même temps. 

Le  secteur  étudié  se  situe  dans  les  plateaux  calcaires,  aux  caractéristiques  suivantes :  « Les 
grandes unités stationnelles peuvent être divisées en trois catégories : les zones de plateau, les 
versants et  les  fonds de vallons. Sur plateau,  la profondeur d’argile de décarbonatation et  la 
présence  éventuelle  de  limon  qui  déterminent  l’appartenance  à  un  type  stationnel.  Plus  la 
profondeur  d’argile  est  importante,  plus  la  station  est  fertile,  la  présence  de  limon  pouvant 
accroître cette fertilité. En versant,  l’unité stationnelle est données dans  la plupart des cas par 
d’exploitation.  Cette  dernière  a  influencé  la  pédogenèse.  Les  versants  sud  sont  secs  et  peu 
fertiles ;  les  versants  nord  sont  en  général  frais  et  très  fertiles.  Entre  ces  deux  situations  se 
trouvent des cas intermédiaires. En fond de vallon, les stations ont une fertilité qui est fonction 
du niveau d’engorgement. » L’objectif premier du schéma est l’optimisation de la production de 
bois  tant  sur  le point qualitatif que quantitatif.  La préservation de  la qualité écologique des 
forêts arrive en seconde position.  

Seule une  infime partie à  l’Est de  l’AER1 est concernée par ce schéma (forêt communale du 
Val‐d’Esnoms) entre Grand‐Champ et les Montots.  
 

                                                  
121 Source : Schéma Régional de gestion sylvicole de Champagne Ardenne, août 2006 
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III‐D‐3‐c‐3. Le Schéma régional de gestion sylvicole des forêts (forêts privées) 

A l’instar du schéma précédent, le Schéma Régional de Gestion Sylvicole (SRGS) de Champagne‐
Ardenne  définit  les  règles  de  gestion  durable  des  forêts  privées  de  la  région.  L’aire  d’étude 
rapprochée appartient à la région forestière des plateaux calcaires. 

La forêt privée est assez nettement minoritaire dans la région forestière des plateaux calcaires. 
Le taux de boisement y est de 45%. 

Le Hêtre constitue  l’essence spontanée  la mieux adaptée à une grande partie des stations des 
Plateaux calcaires (21% des essences). Le Chêne sessile est très répandu (9%) mais loin derrière 
le  Chêne  pédonculé  (28%) ;  les  autres  feuillus  (Alisier  torminal,  Alisier  blanc,  Erables…) 
représentent 13% des peuplements privés. Les résineux occupent 29% des boisements privés, 
le Pin sylvestre étant l’espèce la plus répandu (1/2 des résineux). 

Les peuplements sont majoritairement gérés en mélange de futaie‐taillis (58%). 

Sur  le plateau,  le schéma émet  les préconisations suivantes « Dans des conditions de  fertilité 
mauvaise  à moyenne  (sécheresse  du milieu,  faible  épaisseur  de  terre  exploitable,  nature  de 
roche mère : calcaires plus ou moins compacts. Les peuplements feuillus généralement pauvres 
en réserves auront souvent intérêt à être maintenus.  

Dès que la fertilité s’améliore (sols plus épais en présence d’argile de décarbonatation voire de 
placages de limons, avec meilleure réserve en eau, présence de calcaires moins compacts et plus 
marneux), la gestion des peuplements intègre d’autres possibilités.» 

Sur l’aire d’étude rapprochée, essentiellement agricole ponctuée de bosquets ou boqueteau, 
le seul vrai massif forestier concerné est constitué par le bois de Montots, au Nord‐ouest de 
l’AER1, protégé par son positionnement dans  la zone cœur du futur parc national des forêts 
de Champagne et Bourgogne.  

III‐D‐3‐c‐4. La sylviculture sur l’aire d’étude rapprochée du projet 

A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, la forêt reste minoritaire comme en témoigne la carte 
en page 282.  

D’après l’Inventaire forestier national, quelques boisements concernent l’AER1 : 

 Au nord‐ouest, on rencontre un mélange de conifères prépondérants et feuillus, des chênes 
décidus purs et un mélange de feuillus. 

 Au centre‐est, au niveau de la forêt communale du Val d’Esnoms on trouve une plantation 
de sapin ou épicéa pur et un mélange de feuillus. 

La  forêt  communale  du  Val  d’Esnoms  (638,45  ha)  dispose  d’un  aménagement  de  la  forêt 
communale de Val‐D'Esnoms approuvé  le 19  juin 2007 pour  la période du 1  janvier 2006 au 
31 décembre 2025. 

Document de  gestion,  l'aménagement  forestier  conduit  l'action des  forestiers.  Elaboré  après 
une étude de  terrain adaptée aux enjeux de  la  forêt,  l'aménagement expose  l'état des  lieux, 
définit les objectifs à long terme et établit un programme d'actions sur 20 ans. 

Il est élaboré en concertation étroite avec le propriétaire, qui donne son accord. Approuvé par 
le  préfet  de  région  pour  les  forêts  des  collectivités  publiques,  il  constitue  une  garantie  de 
gestion durable de la forêt. 

   
Figure 144 : Extrait de la cartes des limites de la forêt communale du Val d’Esnoms 

Seuls 2,98 ha de forêt de la parcelle 41 sont concernés par l’AER1. Cette parcelle est située en 
stations de plateau sur argiles de 20 à 45 cm, sa vocation étant  la production de Hêtre. Elle a 
subi peu de dégâts lors de la tempête de 1999 (entre 1 et 10%).  

AER 
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Carte 29 : Occupation forestière de l’aire d’étude rapprochée (IFN)  

 
 

 

1 
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Carte 30 : Forêts soumises au régime forestier 

 
 

 

 

1 

2 

3 



 

Étude d’impact sur l’environnement du projet de parc éolien « Le Langrois » 

CHAPITRE III : ETAT INITIAL DE 
LA ZONE ET DES MILIEUX 
SUSCEPTIBLES D’ÊTRE 

AFFECTÉS 

 

16‐23‐EOLE‐52 / Janvier 2018 (complété en juillet 18)  [284]
 

 

Actuellement son peuplement est cependant constitué d’une futaie de pin noir. D’un point de 
vue aménagement, elle est classée comme groupe d’amélioration des résineux.  

 
Photo 25 : Forêt communale du Val d’Esnoms à l’Est de l’AER 1 

 Au Sud, on trouve une petite parcelle de mélange de feuillus prépondérant et conifère et un 
mélange de feuillus. 

 Enfin quelques bosquets de feuillus la ponctuent çà et là. 

L’AER 2 est concernée par des petits bosquets de mélange de feuillus. 

L’AER 3 est concernée par un petit boisement de chênes décidus pur et quelques bosquets de 
mélange de feuillus. 

En dehors d’une petite superficie de l’AER1 qui concerne la forêt communale du Val d’Esnoms, 
tout le reste des boisements et bosquets recensés sont privés. 

On  notera  la  présence  d’une  scierie  sur  la  commune  de  Villegusien‐le‐Lac  sur  les 
26 enregistrées dans  le département de  la Haute‐Marne et d’une exploitation forestière sur  la 
commune du Val d’Esnoms. 

De  manière  générale,  la  taille  des  boisements  affectant  l’aire  d’étude  rapprochée  ne  la 
placent pas dans une situation où l’activité sylvicole est importante.  

   
Photo 26 : Boisements privés sur l’AER2 et plantation de conifères privée au Sud de l’AER 1 

III‐D‐3‐c‐5. Cotation du scenario de référence et de la sensibilité / interrelations potentielles 
avec d’autres thèmes environnementaux / Evolution probable sans projet 

Calcul : Résultat : 
Enjeu

Effet pot.  1    Sensibilité modérée

3  3          X     
Les  boisements  de  l’aire  d’étude  rapprochée  sont  anciens,  car  situés  sur  des  zones moins 
fertiles à l’agriculture. D’un point de vue sylvicole ils restent peu exploités (bois de chauffage, 
chasse). L’enjeu retenu est donc faible en termes d’activité économique.  
Un projet éolien ne génère que peu d’emprises et peut dans une certaine mesure participer au 
renouvellement de  la forêt dans ce secteur grâce à des mesures compensatoires. Cependant 
les boisements restent ici globalement de taille réduite, et les emprises d’un projet pourraient 
les menacer, c’est pourquoi un effet potentiel fort est avancé à ce titre. La sensibilité sylvicole 
est donc jugée modérée.  
Rappelons que  le Schéma Régional Eolien préconise  l’évitement des boisements et demande 
un éloignement de 200m des boisements et des haies c’est pourquoi, bien que  la sensibilité 
sylvicole (aspect économique) reste modérée,  il est préconisé d’éviter  l’ensemble des milieux 
boisés de l’aire d’étude rapprochée.  

Evolution  probable  en  l’absence  de  projet  :  En  l’absence  de  boisements  susceptibles  d’être 
exploités sur  l’aire d’étude rapprochée et vue  l’exploitation agricole qui en est  faite,  il est peu 
probable que cette activité soit possible à moyen voire long terme à cette échelle. 

Autres  thèmes potentiellement en  lien avec  le  contexte  sylvicole : Sols  / Risques naturels  / 
Biodiversité / Urbanisme /Paysage. 
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III‐D‐3‐d. Taux  d’équipements,  établissements  recevant  du  public  les  plus  proches  de  l’aire 
d’étude rapprochée 

III‐D‐3‐d‐1. Taux d’équipement à l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire 

Le  tableau  suivant  et  la  figure  ci‐contre  font  la  classification  du  niveau  d’équipement  des 
communes de l’aire d’étude intermédiaire au regard de l’éducation, la santé, les services offerts 
aux populations, la présence de commerces ou encore la présence d’équipements de sports et 
loisirs.  

  Education  Santé  Services  commerces  sports et loisirs
Indice du 
taux 

d’équipement
Aujeurres  0  0  0  0  9  1,8 

Le‐Val‐d’Esnoms  6  0  5  5  9  5,0 
Villegusien‐le‐Lac  6  0  7  4  9  5,2 

Leuchey  0  0  6  0  0  1,2 
Saint‐Broingt‐les‐Fosses  0  3  9  0  0  2,4 

Vaillant  0  0  9  0  0  1,8 
Vesvres‐sous‐Chalancey  0  0  0  0  10  2,0 
Tableau 49 : Indice de qualité de vie des communes de l’aire d’étude rapprochée selon l’indice DataFrance122 

Son intérêt n’est pas un dénombrement de ces équipements mais bien de mettre en évidence 
que la grande majorité des communes présentes à cette échelle ne sont pas ou peu équipées. 
Quelques  communes  se  distinguent par  un  bon  taux  d’équipement  (Longeau‐Percey, 
Prauthoy, Vaux‐sous‐Aubigny, Selongey et Auberive) qui profite aux communes alentours. 

Concernant les communes accueillant l’aire d’étude rapprochée, le taux est au mieux moyen 
pour Villegusien‐le‐Lac et Le Val‐d’Esnoms. Il est mauvais pour toutes les autres communes.  

On  remarquera  que  le  principal  déficit  vient  des  équipements  de  santé  quasi‐absents  sur 
toutes les communes. Les commerces sont également très peu présents. 

                                                  
122  Source :  Data  France  (http://datafrance.info/)  –  indice  calculé  ,  Les  indices  DataFrance  se  basent 
principalement sur  le  taux d’équipement d’une commune par rapport à sa population. Par exemple, pour deux 
communes  de  population  équivalente,  celle  qui  aura  le  plus  d’équipements  de  santé  (hôpitaux,  médecins 
généralistes,  etc.)  aura  un  meilleur  indice  « Santé ».  La  principale  source  de  données  utilisée  est  la  base 
permanente des équipement de l’Insee.  
Indice de qualité :Bon, Moyen‐ Mauvais  

 
Figure 145 : Indice du taux d’équipements à l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire (d’après DataFrance) 
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Figure 146 : Synthèse territoriale (source : Territoire et Dynamiques Economiques, CCVAM, 2014)

AER 
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III‐D‐3‐d‐2. Equipements  dans  les  communes  accueillant  l’aire  d’étude  rapprochée, 
Etablissements Recevant du Public (ERP) proches de l’AER 

Les principaux équipements accueillant du public sur  les communes accueillant  l’aire d’étude 
rapprochée sont des équipements sportifs, généralement situés dans le bourg : stade, salles des 
fêtes … Les églises et cimetières accueillent aussi du public. Ils sont tous situés à plus de 500m 
de l’aire d’étude rapprochée. 

L’aire de repos de la Fontenelle et l’aire de repos de la Combe Suzon de l’autoroute A31 sont les 
équipements recevant du public les plus proches de l’aire d’étude rapprochée. Ils se trouvent à 
275m et 400m au Sud de celle‐ci. 

Toutefois, des éoliennes sont déjà construites à proximité, la plus proche se trouvant à 325m. 

 
 

 
Figure 147 : Zoom sur les aires de repos au Sud de l’AER1 (Source : Géoportail, IGN 2016) 

 

 

III‐D‐3‐d‐3. Cotation du scenario de référence et de la sensibilité / interrelations potentielles 
avec d’autres thèmes environnementaux / Evolution probable sans projet 

Calcul : Résultat : 
Enjeu

Effet pot.  3    Sensibilité nulle 
0  0      X         

Tous les établissements recevant du public et services de loisirs se trouvent dans les bourgs ou 
à proximité. Deux aires de repos de  l’autoroute s’inscrivent respectivement à 275m et 400m 
de  l’aire  d’étude  rapprochée  en  deçà  des  distances  réglementaires  fixées  par  la 
réglementation ICPE pour les riverains. L’enjeu est à ce titre jugé fort.  
Il n’y a pas de distance minimale imposée par la réglementation entre ce type d’ERP (aire de 
repos) et une éolienne. Toutefois, le règlement départemental fixe a minima pour les routes à 
faible  trafic un  retrait d’une hauteur d’éolienne, et pour  les  routes à grande circulation, un 
retrait de 2 hauteurs d’éoliennes. Ici, des éoliennes de 180 m peuvent être envisagées pour le 
projet.  Or,  les  aires  de  repos  sont  donc  situées  au‐delà  de  cette  distance  (1,5  hauteur 
d’éolienne  a  minima)  ce  qui  permet  d’avancer  que  le  risque  pour  les  usagers  est  non 
significatif. De ce fait la sensibilité l’est également.  
L’étude de danger devra toutefois démontrer, conformément à la réglementation en vigueur, 
l’absence de risque du projet envisagé vis‐à‐vis des usagers de ces aires.  
Quant au contexte socio‐économique lié, un parc éolien, par les retombées économiques qu’il 
générerait  pour  les  communes  et  la  communauté  de  communes,  pourrait  permettre  de 
développer  certains  services  et  commerces  faisant  défaut  ou  peu  présents  sur  le  territoire 
étudié (structures petite enfance, maison médicale, commerce, …). Cette sensibilité favorable 
est prise en compte dans le chapitre du contexte socio‐économique.  

Evolution probable en l’absence de projet : les documents prospectifs consultés sur le territoire 
et notamment  le dossier « territoires et dynamiques » économiques  témoignent d’une volonté 
de  la  CCVAM  de  mettre  en  œuvre  des  leviers  d’actions  pour  redynamiser  ce  secteur  et 
notamment le développement des pôles de commerces et de services (Vaux/Prauthoy, Longeau, 
Auberive).  S’il  y  a  plus  d’offre  en  termes  d’activités,  il  y  aura  plus  d’habitants  et de  services 
offerts mais aucun projet n’est envisagé dans  le secteur de  l’aire d’étude rapprochée hormis  la 
valorisation des énergies renouvelables (voir figure en page précédente).  

Autres thèmes potentiellement en lien avec les équipements : Sécurité / Socio‐démographie 

AER 1 

Eoliennes Aires de repos 

AER 1 

Eoliennes Aires de repos 
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III‐D‐3‐e. L’industrie, les ICPE 
Sur le territoire, l’industrie est présente mais diffuse.  

III‐D‐3‐e‐1. Entreprises industrielles relevant des ICPE  

D’après  la base des  installations  classées123, on dénombre, dans  les 7  communes accueillant 
l’aire d’étude  rapprochée, deux établissements soumis à autorisation dont un parc éolien. Le 
risque associé à cette activité  industrielle est  lié à  l’effet cumulé de deux parcs éoliens (effets 
sur le bruit, le paysage, la biodiversité).  

Aucun établissement n’est considéré comme une  industrie présentant un risque fort (SEVESO, 
ICPE AS). La règle d’éloignement de 300 mètres aux éoliennes ne s’applique donc pas. 

 

Noms des 
établissements 

ICPE 
Activité  Rubrique ICPE  Régime

124  Distance à l’AER 

Aujeurres 
CEPE DE 

LANGRES SUD 
(SARL) 

Installation terrestre de 
production d'électricité  2980  A  En partie dans 

l’AER1 

Le‐Val‐
d’Esnoms  Aucun 

Villegusien‐le‐
Lac 

DUPONT SAS ‐ 
TRAVAUX 
PUBLIC 

Exploitation de carrières 
Broyage, concassage, 

criblage... de pierres... et 
autres minéraux  

2510 
2515  A  3,14 km de l’AER2 

Leuchey  Aucun 
Saint‐Broingt‐
les‐Fosses  Aucun 

Vaillant  Aucun 
Vesvres‐sous‐
Chalancey  Aucun 

Tableau 50 : Liste des établissements classés ICPE et/ou SEVESO dans les communes accueillant  
l’aire d’étude rapprochée 

 

                                                  
123 Source : http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/ consultation du 8/01/2016 
124 A = autorisation, E = Enregistrement, D = Déclaration 

 

III‐D‐3‐e‐2. Industries et activités polluantes 

D’après  la base de données BASIAS125  (BRGM  et Ministère de  l’Ecologie, du Développement 
Durable et de  l’Energie), qui réalise un  inventaire historique de sites  industriels et activités de 
services, un certain nombre d’activités industrielles passées ou encore en activité est signalé. 

  Activité  Etat  Adresse  Coordonnées 
(Lambert II étendu)

Distance à 
l’AER  

Aujeurres  Décharge d'ordures 
ménagères 

Activité 
terminée 

Chemin rural 
de Grancey  ?  ? 

Le‐Val‐d’Esnoms Aucun 

Villegusien‐le‐
Lac 

Station‐service Total 
et garage  En activité  RN 74  X = 822356 

Y = 2306393  990m 

Garage RAGOT  Activité 
terminée  Rue Eglise  ?  ≈2,4km 

Leuchey  Aucun 

Saint‐Broingt‐
les‐Fosses  Aucun 

Vaillant  Aucun 

Vesvres‐sous‐
Chalancey  Aucun 

Tableau 51 : Site industriel et activité 

Bien  que  la  décharge  d’ordures  ménagères  d’Aujeurres  ne  soit  pas  localisable,  il  est  peu 
probable que celle‐ci se trouvait sur l’aire d’étude rapprochée.  

L’autre  activité  en  fonctionnement  est quant  à  elle distante de  l’aire d’étude  rapprochée  et 
n’est pas un enjeu pour le projet.  

                                                  
125 Source : http://basias.brgm.fr/ 
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III‐D‐3‐e‐3. Cotation du scenario de référence et de la sensibilité / interrelations potentielles 
avec d’autres thèmes environnementaux / Evolution probable sans projet 

Calcul :  Résultat : 
Enjeu 

Effet pot.  +    Sensibilité favorable du parc éolien existant de Langres Sud

+  +    X           
Dans la mesure où il n’y a aucun autre enjeu qu’un parc éolien, l’enjeu est jugé positif car le 
présent projet constitue une extension de celui‐ci, ce qui est un atout au développement d’un 
parc éolien puisqu’il ne fait alors que renforcer l’existant dans un territoire où le cadre de vie 
tient  déjà  compte  de  la  présence  d’éoliennes.  Or,  d’un  point  de  vue  industriel,  ce 
renforcement ne peut qu’être  favorable aux emplois générés  localement ou  régionalement 
pour la filière des énergies renouvelables. Une sensibilité favorable s’applique ici. 
L’évaluation des effets  cumulés avec  le parc à  concevoir  fait partie  intégrante de  l’analyse 
puisque l’état initial effectué pour le présent projet est réalisé en présence du parc éolien en 
fonctionnement.  

Evolution  probable  en  l’absence  de  projet  :  la  région  soutenant  la  filière  éolienne,  et  des 
industries étant présentes sur le territoire régional, on peut penser qu’elle va se renforcer dans 
les années à venir quand d’autres secteurs semblent aujourd’hui plus menacés. 
Autres thèmes potentiellement en lien avec les industries : Sites et sols pollués / Sécurité  

 

Photo 27 : Le projet : un renforcement d’une filière industrielle déjà bien implantée sur le territoire
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III‐D‐3‐f. Le tourisme et les loisirs  

III‐D‐3‐f‐1. Données de cadrage : le tourisme en Haute‐Marne 

Figure 148 : Chiffres clés du tourisme en Haute‐Marne 

 

III‐D‐3‐f‐2. Les sites touristiques et les loisirs dans les aires d’étude du projet éolien  

Comme  l’indique  la  carte  en page  suivante,  les  sites d’intérêts  touristiques, peu développés 
dans  le secteur, se concentrent  le  long de  la voie routière D974  (Prauthoy, Villegusien‐le‐Lac, 
Longeau‐Percey…). 

Le principal attrait touristique à l’échelle de l’aire d’étude éloignée est la ville de Langres et son 
riche patrimoine architectural et culturel. 

 

 
Figure 149 : Plan touristique de la ville de Langres  

Les  sources de  la Marne,  Limite de partage des eaux entre  les  trois grands bassins parisien, 
rhénan et rhodanien. Situées à proximité du village de Balesmes‐sur‐Marne, les sources en pied 
de  cuesta  offrent  un  panorama  étendu  sur  la  plaine  de  la  Vingeanne,  un  sentier 
d’interprétation est aménagé dans les rochers jusqu’aux sources. 

Le canal de la Marne à la Saône ou «canal de la Champagne à la Bourgogne», Une voie d’eau 
utilisée pour le tourisme fluvial et le véloroute. 

Les 224 km du canal vous font passer de la Champagne à la Bourgogne, à travers des paysages 
variés  tantôt  agricoles  tantôt  forestiers  ou  de  plans d’eau,  parsemés  de  villes  et de  villages 
anonymes ou chargés d’histoire. 

Lac de la Vingeanne qui offre une surface de 199 ha. Il détient la plus longue digue des 4 lacs, 
érigée en 1906. Il est très apprécié par les ornithologues qui viennent observer les migrations et 
le séjour de nombreuses espèces d’oiseaux grâce au circuit de découverte et à  l’observatoire. 
La base de  loisirs et  la plage sont  idéales pour se distraire en  famille. On peut également en 
faire le tour à pied ou en VTT lors d’une balade de 8 km. 

Le futur Parc national des forêts de Champagne et Bourgogne, devrait être créé en 2018 dans 
la région frontalière entre la Champagne et la Bourgogne. Il protègera les massifs de Châtillon, 
Arc‐en‐Barrois et Auberive, représentatifs d’une forêt de feuillus de plaine. 
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Figure 150 : Carte touristique de la Haute‐Marne
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Photo 28 : L’abbaye d’Auberive (source : Internet)

L’essentiel de l’aire d’étude intermédiaire s’inscrit dans le Pays de Langres qui a édité un guide 
touristique.  

Les éléments recensées sur  l’aire d’étude  intermédiaire, s’appuient sur  le patrimoine naturel, 
historique et culturel du territoire et sont les suivants: 

 Aprey : Les gorges de  la Vingeanne, étroit canyon (de massif karstique) ancré sur  les 
bords du plateau  

 
Figure 151 : Circuit des gorges et sources de la Vingeanne (http://chemindeleau.com/) 

 Auberive :  l’Abbaye d’Auberive du XIIème siècle (abbaye cistercienne d’Alba Ripa), ses 
vergers conservatoires, son centre d’Art Contemporain,  le parc de Vision de  l’ONF, 
enclos  à  gibier  (cerfs, 
daims,  sangliers)  et 
sentier aménagé, émaillé 
d'aires  de  jeux  et  de 
pique‐nique  avec  abri 
d’étapes  pour  50 
personnes.  

 Aujeurres :  les 5  fresques du  lavoir  situé  le  long de  la RD141d et  la  Fontaine de  la 
Peute‐Bête 

 
Photo 29 : Fontaine de la Peute Bête à Aujeures 

 Baissey :  Moulin  à  eau  traditionnel  de  village  du  XVème  siècle  dont  les  origines 
remontent à l’antiquité. 

 Chalancey :  Atelier  des  Ondines  (atelier  de 
peintures), fromagerie Germain. 

 Vals‐des‐Tilles :  la  réserve  naturelle  du 
Chalmessin  (marais  tufeux),  et  son  sentier 
d’interprétation,  

 Choilley‐Dardenay : Musée  d’une  école  rurale 
d’autrefois 

 Cohons :  Jardins  remarquables  (jardin  de 
Silière,  Jardins  de  Vergentière,  le  parc  des 
Escargots  de  pierre,  le  Jardin  en  terrasses), 
escalade (falaise d’une ancienne carrière) 

 Dommarien : mini‐golf 
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 Le Val‐d'Esnoms : La Cabane des Secrets du Terroir lieu de mémoire retraçant l’histoire de la 
campagne  locale où est présentée par exemple une étude du patois  local, « un  recueil de 
recettes anciennes surprenantes, qui datent d’une époque pas si  lointaine, où  l’on ne  jetait 
rien, parce que l’on accommodait le moindre reste. La Cabane est aussi un lieu de diffusion : 
cinq  films,  en  accès  libre,  permettent  aux  plus  jeunes  de  découvrir  la  campagne  sous  un 
autre angle. Des vergers amoureusement entretenus au  jus de pomme, de  la distillation de 
l’eau de vie au patois, en passant par le travail des femmes ou la tuerie du cochon : un vrai 
pan de notre histoire est à découvrir  (ou  redécouvrir),  si proche, mais pourtant  tellement 
lointain à  l’heure du numérique. La Cabane, c’est encore un  lieu où chacun peut venir faire 
découvrir son savoir‐faire. Chaque quinzaine accueille un artiste différent. »126 

 Villegusien‐le‐Lac :  Le  lac  de  la Vingeanne  (activité  ornithologique,  balade  autour  du  lac, 
base nautique). 

 
Photo 30 : Le Lac de la Vingeanne 

 Longeau‐Percey :  le  château  et  ses 
jardins :  gentilhommière  construite  par 
un  chanoine  de  Langres  au  début  du 
XVIIIème  siècle,  il  est  entouré  d'un  joli 
jardin pittoresque qui  se déploie  vers  la 
colline  et  de  l'autre  sur  un 
ordonnancement  classique  comportant 
bassin, charmille et petit labyrinthe.  

                                                  
126 Source : http://www.tourisme‐langres.com/objets_fichiers/fichiers_fr/Cabane_des_Secrets.pdf 

 Orcevaux : Le Moulin au Fil de l’Eau (visite de scierie, moulin à eau, à huile …) 

 Rivière‐les‐Fosses : La Maison du Houblon 

 Vaux‐sous‐Aubigny : Maison de la Vigne (le Muild Montsaugeonnais) 

 Capacité d’accueil touristique  

La capacité d’accueil du territoire étudié est modeste. Les hébergements se concentrent le long 
de la D974. Villegusien‐le‐Lac est la commune la mieux équipée avec 2 hôtels, 3 gîtes (dont 1 à 
Prangey à environ 750m au Nord de l’AER2), 1 camping et 1 aire de camping‐car. 

Pour les autres communes accueillant l’aire d’étude rapprochée, la capacité d’hébergement est 
plus limitée. On note : 

 1 gîte à Aujeurres à 1 km au Nord de l’AER1, 

 1 gîte au Val d’Esnoms à Choitellenot à environ 1,8km au Sud de l’AER3. 

   
Photo 31 : Gîte à Aujeurres et gîte à Prangey (commune de Villegusien) 

 
Photo 32 : Camping à Villegusien‐le‐Lac 
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Hôtel 

Aire de camping‐car 

Gîte ou chambre d’hôtes 

Camping 

Figure 152 : Logements secondaires de l’aire d’étude intermédiaire (d’après INSEE 2012) et hébergements (d’après le guide touristique de la Haute‐Marne (2016) et données internet) 
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III‐D‐3‐f‐3. La chasse  

Chaque commune loue son droit de chasse à son Association Communale de Chasse Agréée sur 
ses terrains, soit sous forme de bail de chasse soit sous forme de convention annuelle. Chaque 
commune  compte quelques dizaines de  chasseurs.  Le  site  en  lui‐même n’est quasiment pas 
fréquenté ou alors de façon très ponctuelle (chasse, promenade  locale). Les chemins et pistes 
peuvent être ponctuellement empruntés par quelques promeneurs dominicaux.  

III‐D‐3‐f‐4. La randonnée 

De nombreux circuits de  randonnées  sont cartographiés  sur  le  territoire du Pays de Langres, 
reportés sur la carte ci‐contre. Aucun ne concerne l’aire d’étude rapprochée. 

 
Figure 153 : Tour du lac de la Vingeanne  

(extrait de la documentation touristique randonnées dans le Pays de Langres et des 4 Lacs) 

 
Figure 154 : Randonnées (extrait de la documentation touristique randonnées dans le Pays de Langres et des 4 Lacs) 

AER
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III‐D‐3‐f‐5. Cotation du scenario de référence et de la sensibilité / interrelations potentielles 
avec d’autres thèmes environnementaux / Evolution probable sans projet 

Calcul :  Résultat : 
Enjeu 

Effet pot.  1    Sensibilité globale faible 
2  2        X       

Le  territoire  ne  bénéficie  pas  d’une  attractivité  touristique  particulière,  hormis la  ville  de 
Langres qui profite d’une certaine notoriété, aussi les impacts potentiels du projet éolien sont 
très modérés. 
Des  circuits  touristiques  organisés  autour  de  thèmes  patrimoniaux  (Abbaye  Cisterciennes, 
lavoirs,..) impliquent un tourisme très diffus. 
Un enjeu faible est retenu. 
L’expérience  montre  aujourd’hui  qu’un  parc  éolien  ne  génère  que  peu  d’impacts  sur  le 
contexte  touristique.  La  sensibilité du  contexte du  tourisme et des  loisirs  reste donc  faible. 
Toutefois, une attention doit être portée aux perceptions depuis la vallée de la Vingeanne et 
la base de loisirs du lac de la Vingeanne qui restent potentiellement les sites touristiques les 
plus  sensibles  comme  en  témoigne  l’étude paysagère.  Il  est préconisé alors de prendre un 
recul vis‐à‐vis du rebord de plateau du secteur 2.  

Evolution probable en  l’absence de projet  : aucun grand projet  touristique n’est  envisagé a 
priori  dans  l’entourage  de  l’aire  d’étude  rapprochée  mais  la  communauté  de  communes 
souhaite s’appuyer sur le projet de Parc National et sa situation de Porte pour développer cette 
activité. On peut  supposer que  le  contexte  touristique  se  renforcera dans  les années à  venir, 
autour d’un tourisme local tourné vers les traditions et la nature. 

Autres thèmes potentiellement en lien avec le tourisme et les loisirs : Relief / Géologie / Eaux 
/ Patrimoine / Sécurité 

 

III‐D‐4. LES VOIES DE COMMUNICATION ET DE DESSERTE 

III‐D‐4‐a. Le réseau routier 
III‐D‐4‐a‐1. Le réseau routier structurant 

Deux axes structurent le réseau routier : 

 L’autoroute A31 qui  traverse  l’AER 1. En 2011,  le  trafic  sur  l’autoroute A31 est de 29738 
véhicules par jour. 127 

 La  route  D974  (ancienne  nationale  N74),  classée  comme  route  à  grande  circulation  et 
passant  à  l’Est  des  AER  2  et  3.  D’après  le  Schéma  régional  des  Infrastructures  et  des 
Transports  de  Champagne‐Ardenne,  bien  qu’il  soit  relativement  ancien,  le  trafic  était  en 
2005 d’environ 6500 véhicules par  jour sur  la RD 974 avec une tendance à  l’accroissement 
(entre 5% et 10% de plus entre 2000 et 2005). On peut donc retenir pour cette étude un 
trafic d’environ 7000 véh/j (cartes stratégiques du bruit définissant un trafic entre 9000 et 
14000 véh/j).  

III‐D‐4‐a‐2. Le réseau routier secondaire 

L’aire d’étude rapprochée est très bien desservie. Ainsi : 

 L’AER  1  est  traversée  par  les  routes  D293  (Leuchey  ‐  Aujeurres),  D141d  (Aujeurres  – 
Vaillant),  D  297/D26  (Vaillant  –  Leuchey),  D296  (Vesvres‐sous‐Chalancey  –  D26),  D21 
(Vaillant – Esnoms au Val) ainsi que de nombreux chemins et pistes agricoles. 

 L’AER 2 est  traversée par  la route D294  (Prangey – Saint‐Broingt‐les‐Fosses) et un chemin 
agricole qui mène à Saint‐Michel. 

 L’AER 3 est longée par la route D21a (Val d’Esnoms – Saint‐Michel) et plusieurs chemins et 
pistes agricoles la traversent.  

La carte en page suivante localise ces différentes voies de communication.  

III‐D‐4‐a‐3. Autres voies de communication 

Aucune voie ferrée ou voie navigable n’est présente à proximité de  l’aire d’étude rapprochée. 
Les plus proches sont une voie ferrée à  l’Est de  l’AER qui passe à Villegusien‐le‐Lac et  le canal 
Entre Champagne et Bourgogne, également à l’Est. 

 

                                                  
127 Source : http://www.infra‐transports‐materiaux.cerema.fr/IMG/pdf/carte_circulation_2011.pdf 



 

Étude d’impact sur l’environnement du projet de parc éolien « Le Langrois » 

CHAPITRE III : ETAT INITIAL DE 
LA ZONE ET DES MILIEUX 
SUSCEPTIBLES D’ÊTRE 

AFFECTÉS 

 

16‐23‐EOLE‐52 / Janvier 2018 (complété en juillet 18)  [297]
 

 
 

Figure 155 : Réseau routier et autoroutier de Haute‐Marne (extrait de l’atlas 52, préfecture de la Haute‐Marne) 
 

III‐D‐4‐a‐4. Cotation du scenario de référence et de la sensibilité / interrelations potentielles 
avec d’autres thèmes environnementaux / Evolution probable sans projet 

Calcul : Résultat : 
Enjeu

Effet pot.  +    Sensibilité favorable

1  +    X           
Le  réseau  de  voirie  présent  est  globalement  favorable  à  l’acheminement  et  l’implantation 
d’un parc éolien dans  la mesure où  il existe et permet d’atteindre  l’aire d’étude rapprochée 
sur laquelle un réseau secondaire le complète. Un enjeu favorable est donc retenu. 
Un  effet  potentiel  faible  et  essentiellement  lié  au  gabarit  des  infrastructures  qui  peuvent 
nécessiter une adaptation pour pouvoir acheminer  les éléments  lourds d’un parc éolien.  La 
sensibilité est donc favorable mais peut nécessiter une optimisation des accès sur la base des 
réseaux existants susceptibles d’être utilisés. En cas de création de piste, une attention devra 
également être portée pour respecter les préconisations en termes d’insertion paysagère. 
Une augmentation du trafic sera dans tous  les cas ressentie en phase travaux, mais  il s’agit 
d’un effet potentiel très ponctuel dans le temps. De ce fait, la sensibilité est à ce titre faible.  
Evolution probable en  l’absence de projet  : Aucun projet  structurant n’est envisagé dans  ce 
secteur concernant le réseau routier.  
Quant à  la qualité du  réseau,  il est dépendant des gestions  relevant des  collectivités dont  ils 
dépendent. Sans ressources financières, les réseaux communaux ont tendance à se dégrader. 
Autres  thèmes  potentiellement  en  lien  avec  les  voies  de  communication :  Sécurité  / 
Servitudes/ Urbanisme / Paysage / Tourisme et loisirs  
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Carte 31 : Voies de communication 

 

 

 

 

Route D21a en 
direction du Sud 

Route D294 en direction de Prangey  Chemin communal en direction de Saint‐Michel Route D293 en direction d’Aujeurres 

Route D21 traversée par l’A31 
Route D296 en direction du Nord 




