
économie circulaire� 

Diagnostic du territoire

Une autre vie s�invente ici, 

une autre vie se construit 

3

L�ADAPTATION AUX 
CHANGEMENTS GLOBAUX 

À L�ORIGINE DE 
BOULEVERSEMENTS 

DÉJÀ EN COURS

ENJEUX DE CONNAISSANCE ET 
DE PARTAGE DES POLITIQUES 

AVEC LES ACTEURS

ENJEUX D�ACTION 
ET D�ADAPTATION

La coopération entre 
acteurs et la solidarité 
intra et extra territoriale

L�enclenchement d�un 
processus social propice 
aux transformations

L�amélioration et 
le partage de la 
connaissance sur 
les patrimoines et 
les dynamiques 
en cours

La prévention et la 
gestion des risques 
naturels et industriels

L�intégration qualitative 
des infrastructures et grands 
projets d�aménagement : 
port, ligne ferroviaire 
nouvelle, transport 
d�énergie�

La lutte contre l�érosion 
de la biodiversité en lien 
avec les multiples pressions 
sur le milieu naturel

La protection de la 
santé environnementale 
et de la capacité des 
milieux à accueillir la vieLa préservation de 

l�habitabilité du 
territoire en lien avec 
l�emploi, la santé et 
la disponibilité du 
foncier

Le déploiement 
d�une agriculture 
plus nourricière et 
respectueuse de 
l�environnement

L�atténuation 
du changement 
climatique au service 
du territoire et de 
ses patrimoines

L�adaptation des 
activités économiques 
(agriculture, pêche, 
tourisme�)

La gestion intégrée 
des enjeux : eau, 
biodiversité, paysages, 
énergie�

La gestion de la 
ressource en eau 
et la préservation 
de sa qualité

La gestion durable 
des ressources en lien 
avec la capacité de 
charge du territoire

Le maintien de
la qualité des sols
et sous-sols

La lutte contre 
la mal-adaptation

Le maintien de 
la qualité du 
paysage et du 
cadre de vie

La continuité 
des relations
intergénérationnelles 
et la rencontre des 
anciens et nouveaux 
habitants

L�appropriation 
des enjeux par 
les publics

Une vision prospective 
engageante pour 2040

La culture comme
 laboratoire des transitions 
environnementale, 
sociétale et démocratique

3

Le Projet de territoire
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3.1
Projection en 2O4O

Ce texte, qui prendra la forme d�un roman graphique mettant en récit le territoire de la 
Narbonnaise en Méditerranée en 2040, sera rédigé dans un second temps (premier semestre 
2024). Cette approche a été testée une première fois en septembre 2023 lors des 20 ans du Parc 
(lire ci-contre).

LA CHARTE S�INCARNE 
ET SE RACONTE !

Il était une fois en 2040� ou la Charte dont vous êtes le héros ! L�événement festif des 
20 ans du Parc er

animation vivante et ludique autour du document en préparation. 

La règle du jeu ?

tourisme, la médecine, ou assumant un mandat municipal. Au public, alors, d�imaginer 

•

suggérant une mise en situation

• une carte Mode, pour un récit au présent ou au futur antérieur

• une carte Personnage.

Comment s�enclenche la narration ?

quotidien dans la réalité du territoire. L�initiative a été 
reconduite le 8 
novembre avec des 
élèves du collège La 

Nouvelle. Pour une 
appropriation du projet 

adolescent.
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3.2
Un modèle transversal

innovant

l�organisation de comités de pilotage dédiés. 
La dynamique de transversalité, la gestion intégrée des enjeux, sont les forces motrices de la 

non pas simplement posées comme un principe liminaire. 

rendre compte des nombreuses transversalités que suppose la mise en �uvre de cette nouvelle 

mesures opérationnelles. Les mesures n�y sont 
pas compartimentées par orientations mais se 

imprègnent les mesures davantage qu�ils ne les 
gouvernent. 

Les  décrivent les 
ambitions que se donne 
le Parc naturel régional 
de la Narbonnaise en 

délibérément formulés sur le 

Les Orientations expriment 

un balisage stratégique 

n�intervient entre ces 

ces mesures traduisent des 
intentions et des modalités 
d�intervention du Parc.

Les Mesures constituent 
le volet opérationnel de 

ne se rapporte de manière 

toutes inclinent vers une 
orientation majeure, 
dominante, qui est alors 
signalée comme telle dans 

en Dispositions, au nombre de 

MESURE
Dispositions

1 2

3

4

5

6

7
8

DÉFI soclePréserver, 
valoriser Se transformer,

s�adapter en continu

Mutualiser, 
coopérer

Fédérer,
mobiliser

1
2

3
4

O
R
I E
N
T
A
T
IO
N
S

l�engagement citoyen, de la participation de 

commun.

L�échelon de la mesure est au c�ur du projet
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3.3
La stratégie

À l�horizon 2040, le territoire du Parc de la 
Narbonnaise en Méditerranée a su amorcer 
sa transformation et s�adapter continûment 
pour vivre de façon soutenable les changements 
en cours.

# SE TRANSFORMER, S�ADAPTER EN CONTINU

# PRÉSERVER, VALORISER # FÉDÉRER, MOBILISER

À l�horizon 2040, le territoire du Parc de la 
Narbonnaise en Méditerranée a su co-construire 
un modèle territorial soutenable tenant 
compte de ses singularités et de ses patrimoines 
(paysager, naturel, culturel)

À l�horizon 2040, le territoire du Parc de la 
Narbonnaise en Méditerranée a su impliquer les 
publics dans une dynamique participative pour 

et économiques.2 4

climatique, d�atténuation des impacts sur l�environnement, de transformation de ses usages et de 

naturels - se conjuguent pour menacer de dégradation et de banalisation les paysages et les 
écosystèmes de la Narbonnaise en Méditerranée
indissociable de la notion de préservation. L�objectif ici est de maintenir et valoriser la qualité 
des paysages, des milieux et des patrimoines qui forgent la singularité du territoire. 

La co-construction de la Narbonnaise en Méditerranée de demain suppose l�adhésion de tous 

nécessaires. Le Parc naturel régional peut s�appuyer sur sa solide expérience en matière de 

socioprofessionnels, associatifs, citoyens - et les associer aux dynamiques d�adaptation, 

ouverte et collaborative. Il s�agira d�imaginer et proposer des outils pour un meilleur partage de 

# MUTUALISER, COOPÉRER

À l�horizon 2040, le territoire du Parc de la 
Narbonnaise en Méditerranée a su mutualiser 
ses actions et coopérer à diverses échelles pour 
porter une vision prospective et systémique des 
enjeux.3

harmonieuse et cohérente, tant par un partage actualisé des connaissances que par des 

L�enjeu est aussi, en actant la nouvelle dimension du Parc dans l�animation des politiques 

naturel marin du golfe du Lion, l�Inter-Parcs Occitanie. 

comme du bassin méditerranéen, de partager le fruit de ses expérimentations comme de 
s�inspirer des innovations d�autres territoires. 

LES 4 DÉFIS

1
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LES 8 ORIENTATIONS

Améliorer, partager et vulgariser 
les connaissances

Garantir la qualité des paysages, des ressources, 
de la biodiversité et des fonctionnalités écologiques

Renforcer l�appropriation active des enjeux par les publics 
à travers l�action éducative et culturelle

1

3

2

Une caractérisation précise de la Narbonnaise en Méditerranée suppose de mobiliser tous les 

oraux sur la fabrique paysagère, par exemple. Le Parc naturel régional peut simultanément 

commune au projet de territoire.

d�aménagements susceptibles de les impacter. Les actions de résilience et d�évitement doivent 
permettre de préserver les unités et les motifs paysagers qui caractérisent le territoire. 

s�appuyer sur les dynamiques du territoire, pour que les acteurs s�approprient les enjeux de 
biodiversité et disposent de leviers pour des actions locales. Les connectivités écologiques, 

protection des paysages, des ressources, de la biodiversité et des fonctionnalités écologiques. 

Le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée se distingue de longue date par sa 

. Cette dynamique 

de la Narbonnaise au domaine du Grand Castélou, dotée d�outils pédagogiques interactifs, 

pas moins des éléments constitutifs de l�identité de la Narbonnaise en Méditerranée.

#  CONNAISSANCES

#  APPROPRIATION

#  QUALITÉ
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(A)ménager le territoire en visant l�excellence 
environnementale

Favoriser des économies locales 
soutenables, viables et solidaires

Être exemplaire en matière de sobriété et d�adaptation 
des usages et activités

4

6

5

À

. La singularité de la Narbonnaise en Méditerranée tient dans la 

balnéaire et bassin de vie attractif. Ménager le territoire suppose d�atteindre la qualité 
paysagère et de viser la meilleure intégration possible des projets d�infrastructures et des 

et de l�encadrement de la fréquentation au sein des espaces naturels. Le ménagement du 

des paysages et la prévention de risques accrus. 
Les transformations en cours vont requérir une dynamique d�innovations, constamment 
motivée par un objectif de sobriété.

Le paysage économique de la Narbonnaise en Méditerranée, marqué par la prédominance 

modèles durables. La diminution de la ressource en eau, la nécessaire décarbonation des 

écologique, mais encore les nouvelles attentes de consommation, plaident en faveur d�une 

envisager comme un support de la biodiversité ordinaire, ce dont témoigne aussi le regain du 
pastoralisme qui endigue la fermeture des milieux. Dans le domaine touristique, la randonnée 

soutenables. Transition qui doit favoriser le déploiement d�une économie circulaire, sociale et 

forme un principe constant des stratégies d�adaptation et doit guider la décision publique aussi 
bien que les usages professionnels et les écogestes du quotidien. La raréfaction de la ressource 

en lien par exemple avec la transition de l�agriculture dont certaines productions restent 
incompatibles avec la gestion de la ressource et sa saisonnalité. La promotion des mobilités 

littorale, doivent favoriser la décarbonation et la transition énergétique de la Narbonnaise en 

comme le vecteur d�une société plus apaisée. Par exemple, la proscription des pesticides dans 

sociale et solidaire porteuse d�emplois innovants. L�exigence d�exemplarité ainsi, au sein du 

Préserver le bien-être des habitants et 
la bonne santé environnementale

7

. 
Cette orientation entend protéger conjointement les écosystèmes et la population, articuler le 

#  (A)MÉNAGER

#  SOBRIÉTÉ

#  ÉCONOMIE LOCALE

#  BIEN-ÊTRE ET SANTÉ
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Innover, expérimenter et coopérer 

8

 Le caractère global des 

de gouvernance plus collaboratif et participatif, qui vitalise la mise en �uvre et le suivi de la 

des parcs naturels régionaux. 

l�écoanxiété. Plus largement, elle considère la santé publique et environnementale comme 

de l�air, et par la réduction des nuisances lumineuses. Cela passe aussi par la surveillance 
soutenue de la qualité de l�eau, vitale pour les écosystèmes aquatiques, la desserte des foyers, 

sur le risque canicule, en lien avec l�adaptation du milieu urbain, mais aussi sur les aléas de 

nécessité de cette orientation. 

Stratégie Biodiversité
Étendre à la biodiversité ordinaire les actions 
de connaissance et de préservation est une 
ambition du projet stratégique. Après une 

de la biodiversité en intégrant les notions de 
solidarité écologique. Comme le montrent les 
indicateurs nationaux et régionaux, ce sont les 

est donc nécessaire que les actions du Parc, avec 

le niveau d�animation des espaces protégés, 

porter sur un plus grand nombre de taxons et sur 

une perspective expérimentale avec l�Agence 
régionale de la biodiversité. D�autant que les 
services rendus par la nature et la biodiversité 
peuvent, par exemple, protéger le territoire face 

Stratégie Eau

l�approvisionnement ensuite. Telle est la 

successives et la salinisation des sols en plaine 

activités et au partage de l�eau disponible entre 

nouvelles qui viendront alors en complément, et 

pour la mobilisation de ressources collectives 
multi-usages. 

maintien et de l�amélioration de la 
qualité de l�eau, les milieux aquatiques doivent 
faire l�objet d�une attention particulière. L�enjeu 
de la connaissance, notamment par la réalisation 

la détection de molécules émergentes que 

doit permettre de mieux comprendre les 
éventuelles dégradations, de les partager, mais 
aussi de mieux y répondre. Les actions visant la 

coordonnées étroitement avec l�ensemble des 

d�optimiser ainsi la pérennité des masses d�eau et 
des usages associés.

ajoutée pour le territoire. 

Stratégie Climat énergie

constantes du Parc depuis sa création, d�abord 

puis avec la co-construction de plans climat. 
Dans un contexte de bouleversements globaux, 

en faisant de 
l�adaptation au changement climatique la clé 
de voûte du projet de territoire. Il s�agit de mener 

Stratégie Logement
Dans le domaine du logement, les enjeux de 
mitigation, de résorption de l�insalubrité, du 

sous la compétence des communautés de 

apporte sa pierre aux politiques publiques du 
exigence de qualité 

environnementale et architecturale

pour la rénovation énergétique du bâti et 
l�adaptation de celui-ci au climat de demain.

#  INNOVATION
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LES 14 MESURES PHARES

majeurs du territoire

les acteurs du territoire au cours de la concertation, ainsi que les préconisations du Conseil 

l�une d�entre elles n�était pas mise en �uvre. Les autres mesures sont considérées comme 

dispositif précis de suivi et d�évaluation.

Stratégie Risques et nuisances
En lien avec les changements globaux et 
la nécessité d�en anticiper les impacts, les 
risques et nuisances constituent une nouvelle 
thématique de la Charte

vient en complément des plans de prévention 
par sa stratégie d�atténuation des risques, 

connaissances et par sa vision intégrée des 

du bruit, dans un souci de santé publique et 
environnementale.

Stratégie Tourisme et loisirs
L�attractivité touristique de la Narbonnaise 
en Méditerranée est un atout majeur, que 

valeur ajoutée en développant le tourisme 
de nature sur les massifs, en encourageant la 

propose d�étendre la dynamique touristique dans 

la fréquentation entre littoral et arrière-pays - et 

les ailes de saison. 

Stratégie Paysage et urbanisme

les composantes de la qualité des paysages, 
par l�acquisition d�une culture paysagère 

réglementaires en formulant des objectifs de 

pertinentes en matière d�urbanisme, en traitant 

autre infrastructure impactante, etc.

Stratégie Médiation
La notion de médiation couvre l�ensemble des 
relations que le Parc entretient avec le public, 
qu�il s�agisse d�actions de sensibilisation, de 
collecte et partage des connaissances, de 

compétence du Parc en matière d�éducation 

mettre en lumière et en valeur des patrimoines 
encore peu considérés, vernaculaires ou 

en s�appuyant sur des créations scéniques 
pour sensibiliser le public aux transitions en 
cours, dans le cadre de résidences d�artistes 
décentralisées dans les villages.

Stratégie Santé 
environnementale

par la prise en considération des liens qui 

et l�état écologique global. Au diapason du 

s�appuie sur la mobilisation de tous les 
acteurs pour l�amélioration de la qualité de 
vie et de l�état des écosystèmes. 

N° Mesures phares Mesures complémentaires

M1 M2

M3 M4, M5, M6, M28

M7 Faire du Parc naturel un laboratoire des transitions culturelles M2, M6, M12

M8 M2, M24

M9
continuités écologiques (dont la trame noire et trames sensorielles)

M5, M15, M16, M18, M20, 

M10 M5, M11, M15, M16, M18, 
M20, M28

M13 M6, M15, M16, M18, M20, 

M14 Maîtriser l�urbanisation M12

M17
plus grande autonomie alimentaire et permettre une adaptation de la 

M20, M28

M19
ressource en eau

M2, M4, M5, M20, M24

M21 Construire ensemble une société sobre en énergie et en carbone M18, M22, M28

M23 M20, M22, M24

M25 M20

M26 Réduire les risques et les nuisances pour améliorer la santé et la sécurité 
des habitants

avec les enjeux de préservation des paysages et 
de la biodiversité et de la viabilité des économies 
locales. Cette stratégie d�ensemble dont un 
pré-requis est la sobriété explique que certains 
indicateurs d�évaluation retenus couvrent une 
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4.1
La portée juridique

de la Charte

4

La mise en �uvre 
de la Charte

en application de leur Charte.

Narbonnaise en Méditerranée, dans l�exercice de leurs compétences. 

ou morales autres que celles l�ayant approuvé. Toutefois, son projet de territoire se traduit dans 

consolident. 

• Protéger les paysages et le patrimoine 
naturel et culturel, notamment par une 
gestion adaptée.

•

• Contribuer au développement économique, 

•

et l�information du public.

• Réaliser des actions expérimentales ou 
exemplaires dans les domaines cités ci-

Les 5 missions des parcs 
naturels régionaux

Phragmites
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4.1.1

LA PUBLICITÉ ET LA CIRCULATION DES VÉHICULES 
TERRESTRES MOTORISÉS

4.1.2

L�ARTICULATION AVEC D�AUTRES DOCUMENTS 
DE PLANIFICATION ET D�URBANISME

.

plans locaux d�urbanisme, documents d�urbanisme en tenant lieu et les cartes communales, 

La publicité et les pré-enseignes sont interdites 
. 

les pré-enseignes dérogatoires, relatives aux 

culturelles, travaux publics et opérations 

La réintroduction de la publicité en 
agglomération est toutefois possible dès lors 
que les intercommunalités, porteuses de la 

Les RLP doivent alors respecter le cadre de 

La 
la qualité et la lisibilité du paysage par une 

d�implantation de la publicité au sein des 
RLP. Ainsi, dans les RLP, aucune publicité n�est 

non lumineuses d�une surface maximale de 

Narbonne  s�est dotée d�un Règlement local 

les communes littorales de Gruissan, Leucate et 

er

de la publicité aux maires ou aux présidents 
d�établissements publics de coopération 

vigueur.
À travers la

également poursuivre et/ou accompagner 

et l�insertion paysagère des dispositifs de 
signalisation d�information locale et des pré-

La 
diagnostic actualisé des éclairages nocturnes 
et de leurs nuisances, a pour objectifs d�éviter 

urbaines et, en milieu urbain, de réduire 

Cette disposition s�inscrit dans une dynamique 

l�environnement nocturne.

Circulation des véhicules terrestres motorisés : 
un encadrement nécessaire

dans le domaine public routier de l�État, des 
départements et des communes, des chemins 

circulation publique, et ce sur l'ensemble du 

le soin d�énoncer des orientations et mesures 

moteur, pour la protection des espaces naturels, 
la préservation des paysages et des patrimoines, 
tant naturels que culturels. 

Méditerranée s�est fortement investi pour une 

problématique reste prégnante pour des c�urs 

de biodiversité comme le massif de la Clape 

dérangement de leur faune, la dégradation de 

périmètre d�étude 
•

les espaces naturels du territoire 
• en encadrant leur circulation dans les 

zones majeures pour la préservation de la 

•

motorisés, pour la protection des espaces 
naturels

•

sensibles. 

information du public quant aux incidences de la 
circulation motorisée sur la biodiversité comme 
sur les activités traditionnelles en Narbonnaise 

privilégier les mobilités actives au sein des 
espaces naturels.
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Le SRADDET Occitanie 2040

priorités en matière d�équilibre et d�égalité des 

d�habitat, de gestion économe de l�espace, 

de l�énergie, de lutte contre le changement 

. 

loi Climat et Résilience, dont il doit intégrer les 
dispositions.

Les Schémas de cohérence territoriale (SCoT) 
et PLUi
En application de la loi ALUR (2014), l�article 

les dispositions pertinentes des chartes de 

la Communauté d�agglomération du Grand 

Région lézignanaise, Corbières & Minervois et 

La Charte 2025-2040 signale ses dispositions 

Les dispositions pertinentes de la Charte

3.7

9.1

9.3 Améliorer/Faciliter la prise en compte de la TVB dans l�aménagement du territoire

10.2

10.3

11.1 Organiser l'accueil des publics dans les espaces naturels en tenant compte de leur capacité d'accueil

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5 Valoriser les paysages de l�eau

13.6 Réhabiliter les espaces dégradés et résorber les points noirs paysagers

14.1

14.2

14.3

15.4

15.5 Améliorer la qualité intrinsèque du réseau de transport (routes et mobilités douces) et des paysages 

17.1
disponibilité en eau d'irrigation

18.1

18.2

18.3

19.1 Optimiser et maîtriser la demande en eau

19.2

19.3

Marais de Campignol et Roc de Conilhac

Lagune de l�Ayrolle et île Saint-Martin

de Fitou
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4.1.3

LES OBJECTIFS DE QUALITÉ PAYSAGÈRE 

É

. 

du projet stratégique et opérationnel. 

À

des enjeux paysagers de la Narbonnaise en Méditerranée. Ce diagnostic, qui porte sur le 

20.4

21.2

21.3

21.4

22.3

23.2

23.7

24.2 Valoriser les sites majeurs de tourisme de nature et patrimonial en Narbonnaise

25.5
des pollutions par ruissellement

26.1

26.3

26.4

26.5

26.6

plaine bocagère, salins, maillage de murets, viticulture de massifs, villages traditionnels, 
stations balnéaires�

•

• leurs structures paysagères 
•

des paysages) 
•

structures paysagères 
•

localisation 

Cette annexe présente également la liste des 
enjeux paysagers du territoire ayant permis la 
formulation des objectifs de qualité paysagère 
ainsi que la liste des mesures et dispositions de 

qualité paysagère. 

La Charte du Parc comprend une annexe particulière dédiée au paysage 

A

B

F

D

H

E

I

G

C

FleuryFleuryFleury

VinassaVinassaVinassaVinassaVinassaVinassaVinassannnVinassanVinassanVinassan

ArmissaArmissaArmissaArmissannn

NarbonnNarbonnNarbonnNarbonnNarbonnNarbonneeNarbonnNarbonnNarbonnNarbonn
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AA. L�embouchure de l�Aude

L�embouchure de l�Aude déploie, au pied du massif de la Clape, un paysage de terres salées, 
de sansouïres, d�étang, que borde une plage très sauvage

son petit port de plaisance et plusieurs campings.

FF. Les étangs du golfe de Narbonne

Un entrelacs de vastes étangs, de marais et de salins, parsemé d�îles, caractérise cette unité 
que l�immense plage sauvage de la Vieille Nouvelle sépare de la mer. Des villages typiques 

l�Ayrolle et de Campignol.

GG. Le piémont des Corbières

Entre les grands étendues lagunaires et les reliefs calcaires, ce corridor qui relie Narbonne 
à Fitou est sillonné historiquement, depuis la Via Domitia sous l�Antiquité, par les axes de 
communication

d�autoroute ont été plus tardivement génératrices de développement urbain.

HH. Les Corbières maritimes

Ultime avancée des Corbières vers la Méditerranée, ce vaste massif calcaire, couvert de 
pelouse et de garrigue, accueille dans ses replis des villages et des enclaves viticoles. 
Il est prolongé au nord-est par le Cap Romarin. C�est dans les Corbières maritimes que sont 
implantés, sur les plateaux, les parcs éoliens du territoire.

II. La lagune de la Palme, le plateau de Leucate et les lidos sud

Une composition plurielle pour une unité singulière

pinède et de vignoble, falaise de Leucate, ville de Port-la-Nouvelle, villages traditionnels de La 
Palme et de Leucate, stations balnéaires et cabanes d�ostréiculteurs s�y associent pour former un 
paysage étonnant du littoral audois.

BB.  Le massif de la Clape et son littoral

Le massif de calcaire de La Clape, vaste site classé, accueille, parmi ses reliefs tourmentés 
de falaises et de plateaux, de la garrigue, des pinèdes, des domaines et leurs vignobles. 
Les villages implantés auprès des piémonts et les stations balnéaires adossés au massif 

CC.  La plaine bocagère de Narbonne

La plaine alluviale de Narbonne, site classé, bordée par le massif de la Clape, des marais salés 
et l�autoroute A9, étend sa mosaïque bocagère au pied du petit plateau viticole du Quatourze. 
À

DD.  Le massif de Fontfroide

Imposant relief gréseux, le massif de Fontfroide est couvert de forêts de pins et de chênes sur 
son versant ouest, tandis que la garrigue domine sur ses pentes orientales. Au sud, la vallée 
encaissée de la Berre sépare ce massif de celui des Corbières maritimes. Des enclaves agricoles, 

joyau patrimonial d�art cistercien.

EE.  Les vallées et collines entre sillon de l�Aude et Corbières

Entre Corbières et Minervois, le massif boisé de la Pinada-Crémade, la colline de la 
Roquelongue, les plaines de l�Orbieu et de l�Aussou forment des vallées viticoles 

ondulations.

Sous-unités littorales
 Les unités paysagères situées en bord de mer comprennent toutes une ou plusieurs sous-unités 
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Objectifs de Qualité Paysagère

de la Charte.

Réussir l�intégration 
paysagère des ouvrages 
structurants liés à la 
transition énergétique

1

Limiter la consommation 
d�espaces naturels ou 
agricoles, dans le respect des 
grands équilibres paysagers

1O
 Accompagner les 
transformations du paysage 
pour préserver sa qualité, 
face aux conséquences du 
changement climatique, 
liées au déploiement de 
solutions d�adaptation, 

directs du changement 
climatique 

4

Assurer la préservation, 
voire la reconquête, des 
silhouettes villageoises

7
 Réussir l�intégration 
paysagère des 
infrastructures de 
déplacement 

de communication 
 d�extraction et 

de transport de l�énergie

2

Sensibiliser et apporter une 
aide à la décision en faveur 
de tous les paysages 

11
Préserver et améliorer la 
qualité architecturale, 
paysagère et urbaine, ainsi 
que le patrimoine bâti des 
villages, hameaux et stations 
balnéaires

5

Assurer le maintien et 
valoriser la qualité et la 
diversité des paysages et du 
patrimoine bâti agricoles

8
Poursuivre l�amélioration 
de la qualité paysagère des 
infrastructures routières et 
des équipements pour les 
mobilités douces

3

Assurer la qualité 
architecturale, paysagère et 
urbaine des zones urbaines 
récentes et à venir 

6

Assurer la qualité et la 
diversité des paysages 
naturels et les valoriser dans 
le respect de la biodiversité

9
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4.1.4

LE PLAN DE PARC

Le plan de Parc, réalisé au 1/60000e, constitue une synthèse cartographique du projet de Charte 
. 

en étangs, les sites d�intervention prioritaire pour réduire les nuisances lumineuses, les enjeux 

du caractère immatériel ou global de leur mise en application. Les études, ateliers et forums qui 

• les zonages pour la préservation de la biodiversité
• l�occupation du sol
•

•

• les sites touristiques et les espaces naturels impactés par la fréquentation

par un pictogramme.
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Zone de préservation et de valorisation des 
terroirs et des paysages agricoles Z3 
Ces zones correspondent à l�ensemble des 
zones agricoles du territoire
préservées soit pour leur vocation économique, 

incendies ou du risque inondation et pour leur 

biodiversité liée aux cultures agricoles. 

le maintien est garanti par une articulation avec 
Àtitre d�exemple 

ces zones ne sont pas prioritaires dans le 

Zones majeures pour la préservation de la biodiversité Z1 

paysagère Z2

que l�ensemble des sous-unités paysagères du 
littoral 
La Clape, des étangs du golfe de Narbonne, des 

le piémont des Corbières comme une « zone de 

constitue donc la vitrine du territoire ainsi que 

l�objet de mutations rapides. Quant au littoral, 

des grands enjeux auxquels il fait face, dont celui 

constitue une zone prioritaire pour la mise en 

zonage en faveur d�une attention particulière du 

paysagère, l�intégration paysagère des 
équipements et infrastructures, la gestion des 
espaces ruraux et périurbains, la préservation 
des espaces naturels.

Des zones stratégiques d�intervention

4.1.5

L'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

• d�analyser ses incidences potentielles sur l�environnement
• d�envisager si nécessaire des mesures d�éviction, réduction ou compensation des impacts 

•

•  de marquer la prééminence des enjeux environnementaux au sein du document.

•

• présenter en toute transparence les arbitrages retenus
•

•

réciproques.

Z1

Z2

Z3

Une autre vie s�invente ici, 

une autre vie se construit 

5
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4.2
La gouvernance

4.2.1

UN SYNDICAT MIXTE OUVERT ÉLARGI

La structure juridique qui porte ainsi le Parc est encadrée, suite aux évolutions statutaires 

• la Région Occitanie
• le Département de l�Aude 
•

•

•

•

•

•

population. La représentativité étant fonction de ces critères.

stratégies de transition énergétique ou d�aménagement.

termes de dotations statutaires et de représentativité. L�équilibre de la feuille de route et des 

projet.

Comité syndical
collèges. 

Le Bureau syndical, instance qui impulse et suit 

Comité syndical et est formé du président et de 

4.2.2

DES INSTANCES CONSULTATIVES

. Le Parc 
assume l�animation du GAL Via Domitia sur la 

européens Leader, ce qui motive une ouverture 
plus large du Conseil de Développement au 

avec les entreprises innovantes partageant les 

prospective

regroupe des compétences dans des domaines 

aménagement du littoral, écologie, biodiversité� 

pleinement dans la vie du Parc naturel régional, 
tant par l�accompagnement de programmes 

Les Amis du Parc, compagnons de route
L�association des Amis du Parc propose 

dont une structure associative. 

Une perspective

communes membres.
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L�État 
opérationnel en mobilisant ses services et 
établissements publics. Il prend en considération 

expérimenter prioritairement ses politiques 
en faveur de la préservation des paysages, 
de la biodiversité, de la qualité urbaine et 

de l�économie circulaire� Il fait respecter les 

compatibilité entre les politiques publiques et 

compte, autant que possible, les dispositions de 

le fonctionnement d�une installation ou d�un 
projet de travaux, d�ouvrage ou d�aménagement 

plus généralement l�exécution de la politique 

mettre en �uvre des conventions particulières de 
partenariats écologiques.

La Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée
considère les parcs naturels régionaux, au 

territoires exemplaires et précurseurs des actions 
de développement durable et de transition 

régionaux traduit sa volonté de favoriser un 

s�appuie sur le Parc naturel régional pour relayer 

et y contribuer dans les domaines, par exemple, de 

la biodiversité, de l�aménagement durable, 
du tourisme ou de la transition énergétique. 

comme espace d�expérimentation, au service 
notamment des enjeux d�adaptation aux 

opérations pilotes ou innovantes relayant les 
priorités de ses politiques régionales. 

Le Département de l'Aude

sa politique sur le territoire du Parc. 
Il mobilise ses compétences notamment dans les 
domaines de l�aménagement rural, des solidarités 
territoriales, de la protection-valorisation des 
espaces naturels sensibles, de la culture. 

le territoire du Parc ses politiques au service de la 

par exemple dans le domaine des mobilités.

Les communes et intercommunalités s�engagent 

dans la mesure de leurs compétences et dans le 

communication du projet de territoire auprès de 

Les chambres consulaires
de leurs ressortissants au projet de territoire et 

connaissance, la mise en place ou la promotion 
de formations, le pilotage ou l�accompagnement 
d�activités pour leur adaptation et leur transition 
vers des pratiques vertueuses, le soutien aux 

et écoresponsables, économie circulaire, sociale 

4.2.4

LES ENGAGEMENTS GÉNÉRAUX DES SIGNATAIRES

de protection, mise en valeur, gestion, animation et développement menées 
par et avec ses partenaires. Il porte des actions transversales, innovantes, 

4.2.3

Le projet de territoire consigné dans la Charte 2025-2040 a vocation à être mis en �uvre par 
tous ses signataires. Si le Syndicat mixte du Parc en anime et en coordonne la réalisation, celle-
ci repose sur une dynamique et un engagement collectifs à la mesure de ses ambitions. 

LE RÔLE ET LES ENGAGEMENTS DU SYNDICAT MIXTE

. Il est attentif 

par les partenaires.
Il assure une médiation entre les acteurs du territoire, pour la préservation de ses paysages, 
de ses écosystèmes et de sa biodiversité. 
Il impulse, accompagne ou suit le déploiement d�expérimentations et d�innovations, 

et les domaines de compétence. Il apporte ses connaissances et son ingénierie.

climat et énergies, continuités écologiques, orientations forestières, gestion de l�eau et des 

environnementale. Il coordonne et anime des projets, programmes et dispositifs pour la 
médiation, la sensibilisation et l�éducation des publics aux enjeux et objectifs du projet de 
territoire.
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4.2.5

LA COOPÉRATION ET LE RAYONNEMENT DU PARC

Membre de la famille des Parcs naturels régionaux (PNR) de France, le Parc entretient avec la 
Fédération des PNRs de France des rapports étroits, sources de connaissances, de partage et de 
rayonnement des outils Parc à l�échelle nationale.

culture et de stratégie de communication. 

labellisés dans le cadre d�une politique forte. Ainsi les PNRs d�Occitanie se sont constitués en 

va poursuivre naturellement son implication au sein de l�association InterParcs, dont il est 

Par ailleurs l�InterParcs favorise le portage d�actions en lien avec la Région, par exemple pour 

touristique de nature, le développement de séjours jeune public autour de la nature et du 
patrimoine.
Plus proche, la création en 2021 du Parc naturel régional Corbières-Fenouillèdes, second PNR 

des perspectives de coopération fructueuses.

fois celui du Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée et celui du Parc naturel 
régional des Pyrénées Catalanes. Aussi ces trois Parcs forment-ils désormais un vaste espace 

entre le Parc de la Narbonnaise en Méditerranée et ses trois parcs voisins, sur la résilience au 

submersion marine ou encore le développement de l�écotourisme.

que la particularité de l�outil Parc, en termes de souplesse, intrinsèque de par son objet mais 

 les territoires de proximité sont des partenaires de premier 
plan du Parc dans le développement d�actions alimentant la Charte de territoire d�aujourd�hui 
et de demain.
À

en plus de son extension géographique à l�étude, l�attribution de compétences nouvelles 

l�évaluation du programme européen Leader et accompagne les porteurs de projets, publics et 

Le périmètre du GAL Via Domitia ne calque pas celui du Parc naturel régional de la Narbonnaise 
en Méditerranée puisqu�il couvre Le Grand Narbonne et la Communauté de communes La 

également au Parc d�envisager une collaboration inédite avec la Communauté de communes 

de Béziers.

publiques et un vecteur de coopérations territoriales au c�ur du pays languedocien.
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4.3
Le suivi et l'évaluation

4.3.1

LES OBJECTIFS ET FINALITÉS DE L�ÉVALUATION 

mobilisation, dans la 
durée, des signataires 
et partenaires de la 

le fruit et le sens de 
l�action collective

Rendre compte 
aux signataires, 
partenaires et 

manière dont la 

mise en �uvre, des 
résultats obtenus et 
de ses impacts sur le 
territoire 

Adapter les moyens 

du projet, et les 
programmes d�actions 
aux ressources 

conforter les objectifs 
initiaux du projet de 

résultats attendus 
de l�action collective 
et construire un 
référentiel commun 
d�indicateurs, 
éléments 
indispensables 
d�un suivi et d�une 
évaluation réussie et 
utile

LES FINALITÉS DE LA DÉMARCHE SONT MULTIPLES :

ainsi que la formulation de certaines questions évaluatives au regard des résultats attendus. 

environnementale. Ce processus évolutif se poursuivra tout au long des quinze ans de validité 

4.2.6

LA COMMUNICATION : CITOYENNE ET PARTENARIALE

. 

favorisera, au moyen d�un espace interprétatif et d�outils pédagogiques, la sensibilisation du 

• des animations de sensibilisation décentralisées dans toutes les communes 
•

•

écoresponsable
•

promotion du territoire
•

•

•

collaboratif des projets et des politiques publiques ainsi valorisées.

. 
À

Le Congrès national, réuni tous les deux ans, rassemble élus, présidents, 

que les partenaires institutionnels du réseau des Parcs, autour d�une 

territoire de la Narbonnaise en Méditerranée, action de communication 

route pour demain. 
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4.3.2

L'ORGANISATION DU RÉFÉRENTIEL DE SUIVI ET 
D�ÉVALUATION 

indicateurs environ, de 
, réunis 

de bord

1OO principaux critères d�évaluation : 

4
 questions évaluatives, à terme, pour 
chacune des 14 mesures-phares, les 

territoire

2

-

-

ADAPTÉ ET UTILE
En se concentrant sur les 

territoire de la Narbonnaise

ÉVOLUTIF

d�amélioration continue

ROBUSTE
En s�appuyant sur des indicateurs 

cohérents, dans l�espace comme dans 
le temps

PARTAGÉ

Le suivi -
pective d�un traitement et/ou d�une valorisation périodique. Certaines de ces données sont 
produites et traitées en interne, d�autres sont issues de bases de données tierces. 

L�évaluation

L�évaluation doit permettre d�apprécier les résultats de l�action du Parc en réponse aux enjeux 
mis en évidence dans le diagnostic initial et de comparer les résultats aux objectifs exprimés 

enjeux du territoire et de communiquer concrètement sur l�action du Parc. Cette évaluation 

signataires et des partenaires ont été respectés.

SUIVI , ÉVALUATION : NE PAS CONFONDRE !

4.3.3

LES CRITÈRES D�ÉVALUATION 
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quelle mesure les actions programmées dans 

résultats attendus de ces actions ont-ils été 

au dispositif de suivi et d�évaluation des parcs 

constitue un premier niveau d�analyse, nourri 

partenaires. Les résultats attendus sont formulés 

Impact 

actions menées par le Parc et ses partenaires 

C�est la seconde priorité donnée au dispositif 
de suivi et d�évaluation des parcs naturels 

entre l�évolution du territoire et la mise en 

évolutions du territoire observables sur le 

évaluer la contribution de l�action du Parc et de 
ses partenaires pour répondre aux enjeux du 
territoire. Ce niveau d�analyse ne  concerne que 

Il s�agit de ne pas négliger pour autant les critères 

Cohérence interne

Les compétences et les moyens disponibles, 

Cohérence externe

menées par le Parc et ses partenaires sont-elles 

La question interpelle la gouvernance locale, 
les partenariats, la capacité d�articulation, 
de coopération et de complémentarité entre 
acteurs. 

4.3.4

LES QUESTIONS ÉVALUATIVES 

La formulation des questions évaluatives constitue un enjeu pour la pertinence du dispositif de 
suivi et d�évaluation

Les questions évaluatives, telles que formulées à ce jour dans le projet de Charte, sont 
récapitulées ci-après en lien avec les 14 mesures-phares

Mesures phares Questions évaluatives

Mobiliser la connaissance et la prospective 

en �uvre ?

d�améliorer la perception et la valorisation des 
patrimoines et en quoi a-t-il valorisé une culture 
créative au regard des transitions climatique et 
écologique ?

Partager les enjeux du territoire, sensibiliser les 
Dans quelle mesure l�action du Parc et de ses 

l�implication des citoyens dans les projets qu�ils portent 
ou accompagnent ?

Dans quelle mesure les continuités écologiques ont-
elles été préservées ou restaurées sur le territoire ?
Dans quelle mesure les actions menées ont-elles 
amélioré la fonctionnalité des espaces naturels et les 
continuités écologiques du territoire ?

sa biodiversité et lui permettre de s�adapter au 

Préserver la qualité des paysages naturels et 
Dans quelle mesure les opérations d�urbanisme et 
d�aménagement du territoire ont-elles permis de 
préserver la qualité et l�identité des paysages et des 
cadres de vie des communes du Parc naturel régional ?

Dans quelle mesure le développement urbain a-t-il 

pour aller vers une plus grande autonomie 
alimentaire et permettre une adaptation de la 

s�adapter et aller vers une plus grande autonomie 
alimentaire du territoire ?

Mettre en adéquation les besoins et les usages mettre en adéquation les besoins et les usages avec la 

Le territoire a-t-il atteint une adéquaiton entre les 
ressources disponibles et la satisfaction des usages 

Construire ensemble une société sobre en énergie 
Dans quelle mesure le territoire s�inscrit-il dans les 
objectifs nationaux de sobriété énergétique et de 
neutralité carbone et en quoi cette transition s�est-elle 

Accompagner les transformations nécessaires 
pour des économies locales résilientes, viables, 

ses partenaires a-t-elle permis d�accompagner 
l�adaptation des activités emblématiques du territoire 
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Mesures phares Questions évaluatives

Assurer une eau de bonne qualité pour les usages 
Dans quelle mesure les actions réalisées ont-elles 
permis de reconquérir ou de maintenir la qualité des 

Réduire les risques et les nuisances pour nuisances auxquels ils sont soumis a-t-elle été réduite ?
Dans quelle mesure le Parc et ses partenaires ont-ils 
accompagné les acteurs dans une meilleure prise en 
compte des vulnérabilités du territoire ?

Orientation 8 / Mesure 1

une plus forte implication des citoyens ?
Critère d�évaluation Indicateurs Ancrage à la Charte Périodicité

Indicateurs de 
réalisation 
Indicateurs de résultats

dispositions
Bilan annuel 
Bilan triennal

Impact Indicateurs d�état initial

d�impact

À mi-parcours

Cohérence interne Indicateurs de moyens Programmes d�actions Bilan triennal 

Indicateurs de 
gouvernance

signataires

À mi-parcours

4.3.5

LES INDICATEURS DE SUIVI DE LA MISE EN �UVRE 
DE LA CHARTE ET DE L'ÉVOLUTION DU TERRITOIRE 

Le tableau de bord doit permettre de disposer 
d'une vue d�ensemble sur la mise en �uvre de la 
Charte et l�évolution du territoire, les éventuels 

pour la bonne poursuite de la mise en �uvre du 
projet de territoire. 

Les questions évaluatives et les indicateurs 

compilés dans l'annexe 8 du rapport de Charte.

Le dispositif de suivi se décline selon plusieurs 

niveaux de l�ossature de la Charte

• Le suivi de la mise en �uvre de la Charte 
avec des indicateurs de réalisation et des 

• Le suivi de l�évolution du territoire avec des 

• Le suivi de la cohérence interne

• Le suivi de la cohérence externe

Chaque indicateur retenu fait l�objet d�une  

regard des enjeux, la source et le responsable de 
la donnée, sa  périodicité, etc.

L�ADAPTATION AUX 
CHANGEMENTS GLOBAUX 

À L�ORIGINE DE 
BOULEVERSEMENTS 

DÉJÀ EN COURS

ENJEUX DE CONNAISSANCE ET 
DE PARTAGE DES POLITIQUES 

AVEC LES ACTEURS

ENJEUX D�ACTION 
ET D�ADAPTATION

La coopération entre 
acteurs et la solidarité 
intra et extra territoriale

L�enclenchement d�un 
processus social propice 
aux transformations

L�amélioration et 
le partage de la 
connaissance sur 
les patrimoines et 
les dynamiques 
en cours

La prévention et la 
gestion des risques 
naturels et industriels

L�intégration qualitative 
des infrastructures et grands 
projets d�aménagement : 
port, ligne ferroviaire 
nouvelle, transport 
d�énergie�

La lutte contre l�érosion 
de la biodiversité en lien 
avec les multiples pressions 
sur le milieu naturel

La protection de la 
santé environnementale 
et de la capacité des 
milieux à accueillir la vieLa préservation de 

l�habitabilité du 
territoire en lien avec 
l�emploi, la santé et 
la disponibilité du 
foncier

Le déploiement 
d�une agriculture 
plus nourricière et 
respectueuse de 
l�environnement

L�atténuation 
du changement 
climatique au service 
du territoire et de 
ses patrimoines

L�adaptation des 
activités économiques 
(agriculture, pêche, 
tourisme�)

La gestion intégrée 
des enjeux : eau, 
biodiversité, paysages, 
énergie�

La gestion de la 
ressource en eau 
et la préservation 
de sa qualité

La gestion durable 
des ressources en lien 
avec la capacité de 
charge du territoire

Le maintien de
la qualité des sols
et sous-sols

La lutte contre 
la mal-adaptation

Le maintien de 
la qualité du 
paysage et du 
cadre de vie

La continuité 
des relations
intergénérationnelles 
et la rencontre des 
anciens et nouveaux 
habitants

L�appropriation 
des enjeux par 
les publics

Une vision prospective 
engageante pour 2040

La culture comme
 laboratoire des transitions 
environnementale, 
sociétale et démocratique

26 13

9

1O

21

1

19

25

7

23

17

14

8 3
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Les indicateurs de réalisation

Ils mettent 
en valeur les actions réalisées par le Parc et ses 
partenaires et permettent d�apprécier l�état 

Ils sont renseignés au travers du bilan annuel de 
l�action du Parc et de ses partenaires.

Les indicateurs de résultats

Charte. Ils font l�objet d�un temps d�animation 
dédié tous les 3 ans, en lien avec les partenaires 

Tous les indicateurs ne peuvent être 

ou 12 ans pour l�ensemble des indicateurs tant 

certaines valeurs cibles ne sont pas précisément 

cas, ces valeurs cibles tendancielles pourront 

pour apprécier l�état d�avancement des actions 
cette évaluation est programmée 3 ans avant 
l�expiration du classement, pour évaluer 

l�impact des actions menées sur l�évolution du 
territoire. 
Ces bilans évaluatifs sont des moments-clés 
dans la vie du Syndicat mixte. Ils permettent 

Ce suivi  doit reposer sur un nombre d�indicateurs 

Ces indicateurs contribuent 

. 

  

du territoire dans la durée. Certains de ces 

renseignés sur la base des données collectées 
et traitées par l�équipe du Parc. D�autres sont 
issus de dispositifs de suivi et d�évaluation, ou de 
collecte des données, nationaux, régionaux ou 

l�action du Parc et de ses signataires sur son 
. 

prévues ou imprévues, et la mise en �uvre des 

Comme indiqué ci-dessus, il s�agit d�un exercice 

qu�un élément parmi d�autres susceptibles de 

Le suivi de la mise en �uvre 
de la Charte

Le suivi de l�évolution 
du territoire

4.3.6

LA PÉRIODICITÉ DES BILANS ET DE L�ÉVALUATION  

Un certain nombre d�outils ont déjà été 
développés par le Parc naturel régional de la 
Narbonnaise en Méditerranée pour répondre, 
au moins en partie, aux objectifs de suivi et 
d�évaluation de la Charte
paysage ancien, fonctionnel et consultable en 

l�occupation du sol, état de conservation des 

environnementaux et réglementaires, etc. 
Ces outils permettent de suivre dans la durée 
l�évolution des espaces naturels et agricoles, des 
paysages et de l�urbanisation, et répondent aux 

en la matière.

Ils sont complétés par des indicateurs de moyens
indicateurs de 

gouvernanc

Indicateurs de moyens

qui ont été mobilisés pour atteindre 

des données administratives, comptables et 

Indicateurs de suivi des engagements des 
signataires

territorial partagé entre le Parc et ses signataires. 
Aussi, l�évaluation de la mise en �uvre de la 

dont les engagements des signataires ont été 
respectés. Un tableau de suivi des engagements 
des signataires est mis en place dès le début de 

Nos outils d�observation 
du territoire
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d�interroger l�action du Parc et l�engagement 

stratégiques comme opérationnelles. Ces bilans 
évaluatifs sont réalisés de manière participative 
avec l�appui d�un cabinet spécialisé en 
évaluation des politiques publiques, sur la base 

mixte et ses partenaires.

de la Charte sont présentées et débattues au 

du Parc

de communication sur l�action du Parc. Ils sont 
complétés par les bilans d�activités annuels 

programmation triennale. 

Les bilans annuels sont des rapports narratifs sur 

Parc et ses partenaires durant l�année écoulée. 

site internet du Parc. Les bilans annuels sont 

Parc. 

Les bilans triennaux

tous les 3 ans dans le cadre du Contrat de Parc. 

en Conseil syndical et adressés à l�ensemble des 
signataires et partenaires du Parc. 

la démarche suppose la mobilisation de tous les 
signataires de la Charte
bonne mise en �uvre du projet de territoire et de 

syndical
documents de bilan et d�évaluation et participe 

résultats pour ajuster et réorienter l�action du 

est impliqué dans ce dispositif, notamment au 
travers de l�évaluation de leurs engagements. 

associé, autant que de besoin, pour apporter 

du dispositif, proposer des pistes d�amélioration 
et accompagner la collecte, le traitement et 
l�analyse des données. 

premier programme triennal pour améliorer 

temps dédiés, réunissant les représentants des 

4.3.7

LA GOUVERNANCE DU DISPOSITIF DE SUIVI 
ET D�ÉVALUATION  

Synthèse du dispositif de suivi et d'évaluation de la Charte

RAPPORT DE CHARTE 2O25-2O4O88

89

1 
� L

E 
 P

RO
JE

T 
ST

RA
TÉ

GI
Q

U
E



2
Le Projet 

opérationnel

Village de Leucate
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