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Source : INSEE - Recensement de la population - Mars 1999
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2.1 – L’évolution du parc 



LE CALCUL DU POINT MORT 

COMMUNES RENOUVELLEMENT  DESSERREMENT (hypothèse de variation continue du taux 
2009/1999 similaire à 1999/1990)  POINT MORT   

243 2432 173871 2,57 65125 2655 
17 173 11478 2,68 4141 147 
20 200 27984 2,38 11307 446 
25 246 9109 2,68 3155 243 
68 677 29646 2,47 11456 525 
34 340 12359 2,82 4278 112 

4 42 17002 2,42 6740 295 
56 559 50348 2,71 17800 748 
20 196 15945 2,47 6248 205 
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LE PROFIL DES RESIDENCES PRINCIPALES 
SELON LEUR DATE DE CONSTRUCTION ET LA TYPOLOGIE DES CONSTRUCTIONS 

Source : INSEE - Recensement de la population - Mars 1999
   Résultats des exploitations principales et complémentaires



Source : INSEE - Recensement de la population - Mars 1999
   Résultats des exploitations principales et complémentaires



Source : INSEE - Recensement de la population - Mars 1999
   Résultats des exploitations principales et complémentaires

Source : INSEE - Recensement de la population - Mars 1999
   Résultats des exploitations principales et complémentaires

Source : INSEE - Recensement de la population - Mars 1999
   Résultats des exploitations principales et complémentaires

L’AGE DES RÉSIDENCES PRINCIPALES 

 

Source : INSEE - Recensement de la population - Mars 1999
   Résultats des exploitations principales et complémentaires



Source : INSEE - Recensement de la population - Mars 1999
   Résultats des exploitations principales et complémentaires

Source : INSEE - Recensement de la population - Mars 1999
   Résultats des exploitations principales et complémentaires

LA RÉPARTITION DES LOGEMENTS SELON LA TYPOLOGIE DES CONSTRUCTIONS 

Source : INSEE - Recensement de la population - Mars 1999
   Résultats des exploitations principales et complémentaires
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L'USINE DE CROISSY (78) 

 

 
 



 



µ µ µ

(liée aux concentrations de 
calcium et magnésium)

Source : annexe sanitaire POS révisé en 1992 de Chatou



PERIMETRES DE PROTECTION DE LA NAPPE DE CROISSY-LE PECQ 



PARTS DES USAGES DE L'EAU EN % 

(D'APRÈS DES MOYENNES ÉTABLIES ENTRE 1994 ET 1996) 

CHIFFRES CLES 

 

1.3 – L’assainissement 



•

•



•

•
•
•
•
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•
•
•
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CARTE DES  DYSFONCTIONNEMENTS DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT 
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LES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION AUX ABORDS  
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TABLEAU DES VOIES ROUTIERES NON COMMUNALES 

TABLEAU DES VOIES COMMUNALES 



TABLEAU DES VOIES FERREES 
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5 – LES RISQUES 

5.1 – Les risques technologiques 





RISQUES TECHNOLOGIQUES 



5.2 – Les risques naturels 

LES RISQUES NATURELS 



LE HAMEAU FOURNAISE LORS DE LA CRUE DE LA SEINE 
EN 1910 





 

PROJET PPRI MARS 2006 
CARTE DES ALEAS 



SCHEMA D’EFFONDREMENT DE CARRIERE SCHEMA D’EFFONDREMENT GENERALISE 

SCHEMA D’AFFAISSEMENT DE TERRAIN 
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RUE PERRIER 
Les arbres débordent des clôtures et gagnent sur la 

rue 

 
Avenue Aristide Briand 

Clôture structurant le paysage de la rue 

 
rue AVENUE FOCH 

même les grands axes sont verts 

 
PLACE DU SOUVENIR 

La résidence disparaît derrière les arbres 
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LE PATRIMOINE NATUREL 





GRANDE-ILE ENTRE LE BARRAGE ET LE PONT :  
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L’AVENUE DES TILLEUL EN 1900 : L’AVENUE DES TILLEUL EN 2002 : 



VUE EN 1900 
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LE RESTAURANT EN 1900 

 

 

 

 

 

 

LE RESTAURANT FOURNAISE EN 2002 
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LE PATRIMOINE BÂTI 
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