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PRESENTATION GEOGRAPHIQUE DU TERRITOIRE 

 

Situé au sud-est de la Meuse, à la frontière des Vosges et de la Meurthe-et-Moselle, le territoire de 

la Communaut® de Communes de Commercy Void Vaucouleurs se trouve au cïur de la r®gion 

Grand Est. 

Dõune superficie de 710 kmį, la CC CVV est entour®e de grands p¹les urbains tels que Nancy, Toul, 

Bar-le-Duc et Verdun. 
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I. CONTEXTE HISTORIQUE 

 

1. LES 1ER AGES DE LõURBANISATION 

La carte de Cassini datant du XVIII¯me si¯cle permet dõidentifier les polarit®s principales du 

territoire. Le constat est une implantation éclatée des Hommes sur le territoire. A cette époque, 

Commercy, Vaucouleurs sont les villes importantes. Dõautres polarités apparaissent : Void, Sorcy, 

La comparaison avec la carte de lõ£tat-Major montre que les voies gallo-romaines et romaines ont 

®t® conserv®es et servent dõossature pour lõurbanisation des villages.  

La structuration du territoire sõest ensuite pr®cis®e avec la r®alisation, au milieu du XIX¯me si¯cle 

du canal de la Marne au Rhin et de la ligne de chemin de fer reliant Paris à Strasbourg. Ces 

infrastructures de transport serviront notamment lõexploitation des carrières du Pays de Commercy 

qui ®taient au nombre dõune vingtaine ¨ la fin du XIX¯me si¯cle dont les plus c®l¯bres sont celles 

dõEuville et de L®rouville. 

 

Commercy a une existence très ancienne. Un château fort a été édifié au XIIIe siècle sur une petite 

®minence dominant la Meuse. Sur les vestiges de lõancien ch©teau fort m®di®val, un vaste ch©teau 

baroque est constitué au XVIIIème siècle. Le château est transformé au XVII ème siècle.  Le Prince 

de Vaud®mont est le v®ritable cr®ateur du ch©teau de Commercy. Familier du duc dõOrl®ans, il fait 

appel à ses architectes, Germain Boffrand et Nicolas Dorbay qui lui donnent sa physionomie 

actuelle et imaginent son prolongement urbain, le Fer ¨ Cheval et lõavenue Stanislas. Sous 

Stanislas, le château est renommé, car il en fait une de ses résidences favorites. Mais au milieu 

du XIXème siècle, le château est abandonné et coupé de ses anciens jardins par les constructions 

du canal de la Marne au Rhin  et de la ligne de chemin de fer Paris-Strasbourg. Le développement 

de la ville sõest organis® autour du ch©teau dans un tissu dense et puis le long de lõavenue de 

Stanislas. Les extensions se sont ensuite greffées autour de ce noyau.  

 

Commercy ð Carte de Cassini  

 

Le site de Vaucouleurs est localisé sur les hauteurs de la vallée de la Meuse, il est identifié dans 

les écrits au IXème siècle. Un château fort est édifié sur les hauteurs de la colline surplombant la 
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Meuse. La cité est fortifiée au XIème siècle. Vaucouleurs est rattaché à la France au XIVème siècle. 

En 1429, Jeanne DõArc quitte Vaucouleurs pour rejoindre Paris. Le d®veloppement du bourg sõest 

organisé à la croisée des voies gallo-romaines. Le bourg sõest constitué en linéaire le long de la 

voie orientée nord/sud. Vaucouleurs poursuivit son développement pour devenir une ville 

industrielle importante dans la première moitié du XXème siècle (Textiles, Fonderies, Fours à chaux, 

Brasserie,é). Les activit®s industrielles sont implantées à proximité du bourg et seront au fur et à 

mesure intégrées dans le tissu urbain avec la constitution des extensions. 

 

 

 

 

Vaucouleurs ð Carte de Cassini (¨ gauche) et carte de lõ£tat-Major (à droite) 

 

2. LõURBANISATION JUSQUõA LõAPRES-GUERRE 

Lõurbanisation des villages sõest r®alis®e sous lõeffet de la croissance d®mographique. Petit ¨ petit, 

les dents creuses dans les cïurs de villages se construisent formant des bourgs denses. Suivant 

la configuration et la topographie, les constructions peuvent se disperser en groupes. Les 

premières extensions urbaines se développent soit le long des axes viaires principaux soient dans 

lõ®paisseur du centre-bourg. Lõagriculture tient une place majeure en termes dõactivit® ®conomique, 

la ferme est implantée dans le cïur de village. 

A partir du XIXe siècle, les infrastructures routières sont créées. Elles reprennent en partie les axes 

historiques. La réalisation et le développement de voies de communication accroissent le 

d®veloppement et d®senclavent les communes desservies. Avec lõarriv®e du chemin de fer en 

1851 (ligne Paris ð Strasbourg), la ville de Commercy prend un nouvel essor. La mise en service 

des canaux de la Marne au Rhin en 1854 et de la Meuse en 1880 seront également des vecteurs 

dõattractivit® ®conomiques sur lesquels le d®veloppement urbain va sõappuyer : urbanisation à 

proximit® ou contrainte physique r®orientant lõurbanisation du village. 

Au cours du XVIIIème siècle et du début du XIXème siècle l'urbanisation des faubourgs se 

développe le long des rues principales (traversées des RN et RD majeures) les plus fréquentées 

pour le commerce et l'artisanat.  

Dans certaines communes, lõindustrialisation va entra´ner une croissance importante de 

lõurbanisation pour satisfaire les besoins locaux. Des formes urbaines particuli¯res comme les cit®s 
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ouvri¯res vont appara´tre. Cõest le cas ¨ Vaucouleurs, L®rouville par exemple. Ce sont g®n®ralement 

ces villages qui vont passer au statut de ville. 

Le département est particulièrement impacté par les dégâts de la 1ère guerre mondiale ce qui 

occasionne la nécessité de reconstruction partielle voir totale de la commune. Certaines 

communes au nord du territoire ont ®t® grandement touch®es. Cõest le cas par exemple de M®crin. 

Ce village, totalement détruit durant la 1ère guerre mondiale, a fait lõobjet dõune reconstruction 

suivant le modèle du régionalisme. Le principe est la reconstruction selon la trame urbaine initiale 

du village-rue en mettant en avant le style traditionnel : maisons avec lõesprit village traditionnel, 

mais dont les dimensions sont différentes et les matériaux nouveaux. 

Mécrin ð Carte de lõ£tat-Major (à gauche) et scan historique de 1950 (à droite) 

 

3. APRES LES ANNEES 1950 

Apr¯s les ann®es 1950, le d®veloppement urbain sõest fait essentiellement sous la forme de 

pavillonnaires en extension des bourgs.  Les fermes agricoles nõayant plus leur place dans les 

centres-bourgs sont reportées sur les extérieurs. La topographie ou toute autre limite naturelle ne 

sont plus respectées. La rupture avec les modes de vie et de bâtir anciens est radicale. 

L'urbanisation s'est banalisée ne laissant que peu de place au caractère identitaire local.  

A partir des années 1960-1970, une nouvelle forme urbaine apparaît : la maison individuelle 

isolée. Ce mode de développement est aujourd'hui le plus rependu. Il s'agit d'une occupation du 

sol peu dense principalement composé de constructions de type individuel de faible hauteur et sur 

de vastes parcelles. Malgré un développement en habitat moins dense, la morphologie du bourg 

reste compacte. Il y a peu de développement dans les écarts ou les hameaux. Dans les villes du 

territoire, des collectifs apparaissent pour accueillir des logements sociaux.  

 

Cõest une nouvelle forme urbaine qui sõimplante permettant de retrouver des caract®ristiques du 

bâti de bourg en termes de densité et de hauteur notamment. La forme des maisons de bourg est 

®galement reprise de mani¯re plus contemporaine avec lõarriv®e des maisons mitoyennes ou 

accolées. 

Le développement contemporain est de diverses natures :  

¶ Lorsqu'il concerne les villes principales du territoire, le tissu urbain est plus organisé, car 

le recours à la procédure de lotissement a été largement utilisé. Les quartiers ainsi créés 
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fonctionnent individuellement à partir de dessertes souvent en impasses. On voit alors des 

lotissements accolés les uns aux autres sans aucun lien entre eux.  

¶ Lorsqu'il concerne les bourgs, villages et hameaux, le mode de développement a été réalisé 

parcelle après parcelle. Là encore ce mode de développement au coup par coup à conduit 

à produire un tissu urbain sans lien avec le noyau d'origine. Ici la rationalisation de 

l'occupation de l'espace est inexistante ce qui a conduit à produire une consommation 

d'espace importante. Le rapport qualitatif et social avec l'espace public est inexistant 

produisant des quartiers résidentiels pauvres et déconnectés du tissu urbain d'origine.  

Par exemple, la commune de Vignot a connu un développement important sous la forme 

pavillonnaire après les années 1950. La comparaison des photos aérienne montre que les 

extensions se sont effectu®es sous la forme dõhabitat individuel dans lõ®paisseur du bourg. 
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II. CONTEXTE INSTITUTIONNEL 

 

Les Communes de Communes du Pays de Commercy, de Void et du Val des Couleurs ont fusionné 

au 1er janvier 2017 pour créer la Communauté de Communes de Commercy Void Vaucouleurs qui 

regroupe 54 communes. 

Cet EPCI exerce un certain nombre de compétences définies par la loi sur le territoire des 54 

communes membres : 

 

Boncourt-sur-Meuse 

Bovée-sur-Barboure 

Boviolles 

Brixey-aux-Chanoines 

Broussey-en-Blois 

Burey-en-Vaux 

Burey-la-Côte 

Chalaines 

Champougny 

Chonville-Malaumont 

Commercy 

Dagonville 

Épiez-sur-Meuse 

Erneville-aux-Bois 

Euville 

Goussaincourt 

Grimaucourt-près-

Sampigny 

Laneuville-au-Rupt 

Lérouville 

Marson-sur-Barboure 

Maxey-sur-Vaise 

Mécrin 

Méligny-le-Grand 

Méligny-le-Petit 

Ménil-la-Horgne 

Montbras 

Montigny-lès-Vaucouleurs 

Naives-en-Blois 

Nançois-le-Grand 

Neuville-lès-Vaucouleurs 

Ourches-sur-Meuse 

Pagny-la-Blanche-Côte 

Pagny-sur-Meuse 

Pont-sur-Meuse 

Reffroy 

Rigny-la-Salle 

Rigny-Saint-Martin 

Saint-Aubin-sur-Aire 

Saint-Germain-sur-Meuse 

Saulvaux 

Sauvigny 

Sauvoy 

Sepvigny 

Sorcy-Saint-Martin 

Taillancourt 

Cousances-lès-Triconville 

Troussey 

Ugny-sur-Meuse 

Vadonville 

Vaucouleurs 

Vignot 

Villeroy-sur-Méholle 

Void-Vacon 

Willeroncourt 

La CC CVV est entourée par 8 EPCI, répartis dans 4 départements : la Meuse, la Meurthe-et-

Moselle, les Vosges et la Haute Marne. 
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La loi NOTRe a renforc® le r¹le des R®gions en mati¯re dõam®nagement du territoire en leur 

confiant lõ®laboration du Sch®ma R®gional dõAm®nagement, de D®veloppement Durable et 
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dõEgalite des Territoires (SRADDET). Il a pour objectif de définir les grandes priorités 

dõam®nagement du territoire r®gional et dõassurer la coh®rence des politiques publiques 

concernées. Ce schéma transversal est un projet stratégique pour la région. 

Le SRADDET de la région Grand Est a été approuvé le 24 janvier 2020, validant ainsi une vision 

strat®gique ¨ lõhorizon 2050 pour la r®gion qui sõapplique ¨ r®pondre ¨ 3 grands enjeux 

transversaux : 

- Faire Région : à toute échelle, renforcer les coopérations et les solidarités ; 

- Dépasser les frontières pour un rayonnement du Grand Est ; 

- Réussir les transitions de nos territoires.  

Au 1er janvier 2023, dans le département, seul le Scot du Pays Barois est approuvé. Le SCoT de la 

CC CVV, du Pays Barrois et du Verdunois sont en cours dõ®laboration. 

 

 

Le territoire sera soumis aux effets du développement envisagés sur les territoires du SCoT Sud 

Meurthe-et-Moselle ¨ lõest, et du SCoT du Pays Barrois ¨ lõouest. 

III. CONTEXTE FONCTIONNEL 
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Le territoire de la CC CVV est un territoire sous influence, notamment des grands pôles urbains 

situés autour : il est le lieu de résidence pour de nombreux actifs travaillant à Nancy, Toul, Bar-le-

Duc ou Verdun. 

Le territoire est travers® dõest en ouest par la route nationale 4 (RN4) et est desservi par 3 

échangeurs autoroutiers à Pagny-sur-Meuse, Void Vacon et Saint-Aubin-sur-Aire. Ainsi, Commercy 

est à 30 minutes de Toul, 45 min de Bar-le-Duc et moins dõune heure de Nancy. 

Du nord au sud, le territoire est irrigué par la route départementale 964 (RD964), axe structurant 

de la Communaut® de communes qui permet dõacc®der ¨ Verdun depuis Commercy en une heure. 

Le territoire dispose ®galement dõinfrastructures ferroviaires et de 3 gares à Commercy, Lérouville 

et Pagny-sur-Meuse. Elles sont desservies par des trains TER qui assurent la liaison entre Nacy et 

Paris-Est via Toul, Bar-le-Duc et Reims. 
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PREAMBULE DU DIAGNOSTIC DEMOGRAPHIQUE 

 

La plupart des chiffres analysés dans ce document sont issus du recensement de la population 

2019 de lõINSEE, publi® ¨ lõ®t® 2022. Les données du recensement de 2021 publi®es ¨ lõ®t® 2024 

viennent compléter les analyses portant sur les grandes tendances. Les analyses portant sur la 

démographie proviennent de statistiques de la population municipale. 

Le territoire du SCoT de la Communauté de Communes de Commercy Void Vaucouleurs (CC CVV) 

se compose de 54 communes. 

 

Les territoires de comparaison utilis®s pour lõanalyse sont les suivants : 

TYPE DE TERRITOIRE NOM 

Territoires de rang 

supérieur 

Grand Est 

Meuse 

Territoire dõ®tude Commune de Communes Commercy Void Vaucouleurs 

Intercommunalités 

limitrophes de 

comparaison 

CC Terres Touloises 

CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois 

CC Côtes de Meuse Woëvre 

CC des Vosges côté Sud-Ouest 

CC Porte de Meuse 

CA de Bar-le-Duc - Sud Meuse 

CC du Sammiellois 

CC de l'Aire à l'Argonne 
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I. TENDANCES DEMOGRAPHIQUES RECENTES 

  

Entre lõann®e 2019 et 2021, la tendance ¨ la baisse de la d®mographie du territoire 

intercommunal se confirme. 

De 1968 à 1999, le territoire perd 2 832 habitants soit environ 91 habitants/an ; 

De 1999 à 2010, le territoire connaît un regain soudain de population. Il gagne 899 habitants, 

soit environ 82 habitants/an ; 

De 2010 à 2021, la déprise démographique recommence avec une forte décroissance entre 

2015 et 2021. Entre 2010 et 2021, le territoire a perdu 1 518 habitants dont 69% de cette 

perte entre 2015 et 2021. 

 

Cette d®prise soudaine sõexplique par un solde naturel devenu n®gatif entre 2015 et 2021 (-

0,2%) alors que le solde migratoire reste constant depuis une dizaine dõann®es (-0,5%). 
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Cette faiblesse démographique est accentuée par une difficulté à attirer de jeunes ménages 

actifs. 

Cela se traduit par une répartition des âges dans la population intercommunale qui 

t®moignent dõune faible part des habitants de moins de 30 ans. Cette faible part de la 

proportion de jeunes (enfants ou jeunes actifs) diminue progressivement, de façon plus 

accentuée pour les résidents de 15 à 29 ans. Les habitants en milieu de carrière sont tendent 

également à avoir une proportion décroissante depuis 10 ans. 

A lõinverse, les populations ©g®es de 45 ¨ 75 ans sont proportionnellement plus importante 

dõann®es en ann®es depuis le d®but de la d®cennie 2010. Ce ph®nom¯ne est dõautant plus 

visible et fort pour la tranche dõ©ge de 60 ¨ 74 ans. 

 

 

Ces ®volutions de proportions sõexpliquent par un faible renouvellement de la population, 

dõautant plus accentu® par la r®cente baisse des naissances et le vieillissement de la 

population. 
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Cette évolution de la structure de la population se traduit également par un nombre de 

ménage en augmentation générale depuis 2010 mais dont le nombre de membres moyen 

diminue. 

 

Depuis 1968, la taille des ménages diminue. Entre 1968 et 2021, la taille moyenne est 

pass®e de 3,15 ¨ 2,16. Cette ®volution est soci®tale et g®n®ralis®e. Il sõagit dõun ensemble 

de phénomènes comme le vieillissement généralisé créant davantage de ménage dõune 

personne ou encore les transformations des ménages avec enfants (famille monoparental, 

diminution du nombre dõenfants, etc.). 

Le nombre de ménage a quant à lui était relativement stable entre 2010 et 2021, avec une 

légère augmentation entre 2010 et 2015 (9 871 à 9 986 ménages), puis une diminution 

entre 2015 et 2021 de 55 ménages. 

Malgré les évolutions récentes indiquant une diminution du nombre de ménage, le 

phénomène de desserrement des ménages et de diminution générale de la taille des 

ménages impacte fortement le développement et le besoin de résidences principales. Pour 

un même nombre de ménages il faudra globalement plus de logements. 
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Taille 3,15 2,91 2,75 2,59 2,47 2,29 2,26 2,16
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Lõ©ge nõest pas la seule variable expliquant la diminution moyenne de la taille des m®nages. 

Les transformations de la composition des m®nages lõaffectent ®galement. Entre 2010 et 

2021, les ménages composés de moins de membre progressent : 

- Les m®nages dõune personne (+3,7 points) 

- Les familles monoparentales (+1,9 points) 

Les couples sans enfants font figurent dõexception avec une l®g¯re baisse entre 2010 et 2021 

(-0,4 point) mais une progression entre 2015 et 2021 (+0,5 point). 

 

A lõinverse, les couples avec enfants ont vu leur part fortement diminu® entre 2010 et 2021, 

notamment sur la période de 2015-2021. Ils sont passés de 28,2% dans la population des 

ménages à 24% soit une diminution de 4,2 points. 

Ces évolutions de la composition des ménages impliques une transformation des catégories 

dõ©ges (la population jeune est moins importante quõil y a 10 ans) et une diminution du solde 

naturel. Le solde migratoire nõest pas suffisant pour compenser ces dynamiques. 
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Enfin, la diminution de la taille des ménages associée aux transformations de la pyramide des 

©ges du territoire sõobserve ®galement sur les cat®gories sociaux professionnelles de lõINSEE. 

Les m°mes dynamiques que celles de 2008 ¨ 2019 sõobservent sur la p®riode de 2010 ¨ 

2021. Une des parts qui a le plus évoluée est celle des retraités qui a progressée de presque 

2 points de pourcentage sur 10 ans. Ce phénomène est corrélé au vieillissement de la 

population. 

Enfin les catégories des professions intermédiaires et des employés/ouvriers se distinguent 

par une forte progression pour la première (+1,3 points) et un diminution pour les seconds (-

2,9 points et -1,3 points respectivement). 
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II. ÉVOLUTION DE LA POPULATION 

1. UNE DECROISSANCE DEMOGRAPHIQUE COMPARABLE A CELLE DU 

DEPARTEMENT DEPUIS 2013 

En 2019, la population de la communauté de communes Commercy Void Vaucouleurs compte 

22 192 habitants, répartis sur 54 communes. Commercy, avec 5 386 habitants en 2019, soit 24% 

de la population intercommunale, est la première commune de la CC CVV en termes de poids 

démographique. 

Apr¯s un apparent regain d®mographique dans les ann®es 2000, le nombre dõhabitants a baiss® 

r®cemment, retrouvant ainsi le m°me niveau quõau d®but des ann®es 1980. 
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Part de la 

population en 

2019 

Nb 

d'habitants 

en 2019 

Commercy 24.3% 5386 

Vaucouleurs 8.7% 1939 

Euville 7.4% 1651 

Void-Vacon 7.3% 1629 

Lérouville 6.4% 1416 

Vignot 5.9% 1309 

Sorcy-Saint-Martin 4.8% 1066 

Pagny-sur-Meuse 4.6% 1016 

Troussey 2.1% 461 

Rigny-la-Salle 1.6% 358 

Boncourt-sur-Meuse 1.5% 326 

Chalaines 1.4% 312 

Maxey-sur-Vaise 1.3% 288 

Vadonville 1.2% 263 

Pagny-la-Blanche-Côte 1.1% 238 

Saint-Germain-sur-Meuse 1.0% 232 

Sauvigny 1.0% 230 

Ourches-sur-Meuse 1.0% 226 

Mécrin 1.0% 223 

Chonville-Malaumont 0.9% 206 

Laneuville-au-Rupt 0.9% 194 

Neuville-lès-Vaucouleurs 0.8% 174 

Ménil-la-Horgne 0.8% 167 

Saint-Aubin-sur-Aire 0.7% 166 

Erneville-aux-Bois 0.7% 153 

Burey-en-Vaux 0.7% 152 

Naives-en-Blois 0.6% 144 

Cousances-lès-Triconville 0.6% 143 

Bovée-sur-Barboure 0.6% 131 

Pont-sur-Meuse 0.6% 127 

Taillancourt 0.6% 124 

Saulvaux 0.5% 116 

Goussaincourt 0.5% 115 

Ugny-sur-Meuse 0.5% 111 

 

Part de la 

population en 

2019 

Nb 

d'habitants 

en 2019 

Willeroncourt 0.5% 106 



SCoT CC CVV ð Diagnostic territorial 

Arrêt 06 février 2025 

 
 

27 

 

Annexe 1 

Boviolles 0.5% 100 

Méligny-le-Grand 0.4% 90 

Burey-la-Côte 0.4% 88 

Dagonville 0.4% 83 

Brixey-aux-Chanoines 0.4% 80 

Champougny 0.4% 79 

Grimaucourt-près-Sampigny 0.4% 78 

Méligny-le-Petit 0.4% 78 

Reffroy 0.3% 77 

Nançois-le-Grand 0.3% 74 

Montigny-lès-Vaucouleurs 0.3% 74 

Sepvigny 0.3% 72 

Sauvoy 0.3% 60 

Broussey-en-Blois 0.3% 57 

Rigny-Saint-Martin 0.2% 50 

Marson-sur-Barboure 0.2% 46 

Villeroy-sur-Méholle 0.2% 46 

Épiez-sur-Meuse 0.2% 40 

Montbras 0.1% 22 
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En 2019, le taux de croissance annuel moyen de la population de la CC CVV est de -0,9 %. Il sõagit 

de la plus forte décroissance constat®e ¨ lõ®chelle de la Meuse (-0,7%). Au niveau régional, la 

dynamique démographique est nulle. 
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Entre les 54 communes de la CC CVV, des disparités apparaissent entre : 

¶ Les communes desservies par la nationale 4 connaissent une croissance démographique. 

Cet axe routier structurant et gratuit, connecte ces communes aux pôles structurants de 

Toul, Ligny-en-Barrois, Bar le Duc, Nancyé  

¶ Les communes les plus au sud et aux franges ouest et nord de la CC connaissent un recul 

démographique encore plus important.  

 

La CC CVV est parmi les 6 intercommunalités du secteur connaissant une décroissance 

démographique. Cependant, la CC CVV reste parmi celles qui connaissent la baisse la moins 

marquée. 

 

Parmi les intercommunalités limitrophes, 3 dõentre elles connaissent une croissance 

démographique : 

¶ La CC des Terres Touloises, composée de 41 communes organisées autour de la ville de 

Toul, a toujours connu une croissance démographique malgré une très légère baisse de 

dynamique entre 2013 et 2019. 

¶ La CC du Pays de Colombey et du Sud toulois, regroupant 39 communes et traversée par 

lõautoroute allant de Toul ¨ Dijon, retrouve une croissance démographique après une 

baisse de sa population entre 1968 et 1990. 

¶ La CC Côtes de Meuse Woëvre, composée de 25 communes qui sont dans lõaire 

dõõinfluence de Pont-à-Mousson et Metz, connait une croissance de sa population depuis 

les années 1980. 

 

 

2. UNE DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE LIEE AUX SOLDES MIGRATOIRE ET 

NATUREL NEGATIFS 
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La dynamique démographique est la combinaison de 2 phénomènes : 

¶ La différence des variations des naissances et des décès : le solde naturel ; 

¶ Le solde entre les migrations entrantes et les migrations sortantes du territoire : le solde 

migratoire. 

Sur la p®riode longue analys®e, lõaccroissement démographique a toujours était le fait du solde 

naturel. Seule la période 1999 ð 2008 fait figure dõexception : le territoire a gagné de la population 

gr©ce ¨ lõeffet combin® dõun solde naturel et dõun solde migratoire positifs. 

 

 

La décomposition de cette dynamique démographique, entre solde naturel et solde migratoire, est 

similaire à celle constatée dans la Meuse. A lõ®chelle de la r®gion Grand Est, la croissance 

démographique est nulle du fait dõun ®quilibre entre le solde naturel (+0,2%) et migratoire (-0,2%). 

 

Par rapport aux intercommunalités, la CC CVV connait un important déficit migratoire comme la CC 

Terres Touloises, Portes de Meuse ou de lõAire de lõArgonne.  
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3. UNE POPULATION CONCENTREE DAVANTAGE A LõEST DU TERRITOIRE  

La densité moyenne de population de la CC CVV est faible, 31 habitants / km² en 2019, ce qui 

témoigne de la ruralité du territoire. Si elle est quasi équivalente ̈  celle constat®e ¨ lõ®chelle de la 

Meuse (30hab/km²) , elle reste très en deçà de celle de région Grand Est (96 hab/km²)  et des 

départements environnants. 

En revanche, la CC CVV est la quatrième intercommunalité la plus dense, par rapport aux EPCI 

limitrophes, derrière la CC Terres Touloises (94 habitants / km²) et la CA de Bar le duc (85 habitants 

/ km²)  et la CC Sammiellois.  

 

 

 

Cependant, cette moyenne ¨ lõ®chelle de la CC CVV masque dõimportantes disparit®s entre les 

communes. Il existe un contraste assez marqu® entre lõest et lõouest de la CC en termes de densit® 

de population.  

Si les communes de Commercy et de Lérouville sont les plus densément peuplées avec 

respectivement 152 habitants/kmį et 99 habitants/kmį en 2019, les autres communes de lõouest 

du territoire ont également une densité de population importante. Cette situation sõexplique 

notamment par lõhistoire de lõurbanisation du territoire et la concentration des activit®s ¨ lõest de 

la CC (anciens espaces industriels, carri¯res, zones dõactivit®s ®conomiquesé), alors que lõouest 

du territoire, plus vallonné, regroupe des communes plus petites et plus rurales. 
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III. CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION 

 

1. UN VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION ET DEPART DES JEUNES 

En 2019, la population de la CC CVV se répartit de façon équilibrée : les 20-65 ans représentent 

52,5% de la population.  

Cependant, comme ¨ lõ®chelle nationale, le vieillissement de la population est présent. En 2008 

les plus de 65 ans représentaient 18% de la population, en 2019, ils représentent 23,2%. Ce 

ph®nom¯ne va sõaccentuer dans les ann®es ¨ venir et devra être pris en compte dans les politiques 

publiques afin de satisfaire les besoins des personnes âgées (logement, accès aux équipements 

et aux services, mobilit®, services de sant®é). 

La classe dõ©ge qui marque le recul le plus important est celle des 20-44 ans : en 2008, ils 

représentaient 31,8 % de la population, contre 26,5% en 2019. Cela reflète aussi le phénomène 

de départ de ces personnes au moment de leurs études, de leur entrée dans la vie professionnelle, 

questionnant ainsi lõacc¯s ¨ la formation et ¨ lõemploi sur le territoire et ¨ proximit® ainsi que le 

logement des jeunes. 

 

Dõautres intercommunalit®s que la CC CVV sont plus marqu®es par le ph®nom¯ne de 

vieillissement, notamment celles dont lõindice de jeunesse en 2019 est inférieur à 1, mais 

certaines se démarquent par leur capacité à accueillir encore beaucoup de jeunes ménages : 

¶ La CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois (indice de jeunesse : 1,5) ; 

¶ La CC Terres Touloises (1,31) ; 

¶ La CC Côtes de Meuse Woëvre (1,18). 

La CC CVV se situe dans la moyenne des territoires analysés avec un indice de jeunesse de 1,05 

en 2019. 
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Si le territoire de la CC CVV reste plutôt jeune avec un indice de jeunesse de 1,05 en 2019, on 

constate des situations assez différentes entre les communes. 

Les communes qui connaissent une croissance démographique positive ont un indice de jeunesse 

supérieur à 2,25, témoignant ainsi de la concentration de personnes de moins de 20 ans et 

certainement de familles avec enfants. 

Les communes du sud et certaines de lõouest du territoire ont une population plus ©g®e. 

Ces différentes situations doivent être prise en compte notamment en termes de maintien et/ou 

de déploiement des services et équipements et dõadaptation de lõoffre de logements aux jeunes, 

afin de répondre au mieux aux attentes des habitants. 
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Comparaison de l'indice de jeunesse en 2019
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2. UNE POPULATION ACTIVE COMPOSEE EN MAJORITE DõOUVRIERS ET 

DõEMPLOYES  

 

La répartition de la population de la CC CVV par catégories socioprofessionnelles dresse un profil 

très similaire à celui du département de la Meuse.  

Si pr¯s dõun tiers de population est compos®e de retrait®s, les CSP les plus repr®sent®es en 2019 

sont : 

¶ Les ouvriers (16,4%) ; 

¶ Les employés (16,2%) ; 

¶ Les professions intermédiaires (11,5%).  

 

Les catégories socio-professionnelles ayant connu lõ®volution la plus importante sont les retrait®s 

(+3,5 points), les employés (-3,3 points) et les professions intermédiaires (+1,8 points). 

La répartition de la population de 15ans ou plus selon la catégorie professionnelle se rapproche 

de celle du d®partement ainsi quõ¨ celle des intercommunalités limitrophes telles que la CC Porte 

de Meuse et la CC de lõAire de lõArgonne. 

Néanmoins, certaines intercommunalités se démarquent : 

¶ La CC Terres Touloises est composée de seulement 25% de retraités, et dõune part de 

cadres, professions intermédiaires et employés plus importante. 

¶ La population de la CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois est composée de 14% de 

professions intermédiaires et de 21,5% dõemploy®s. 
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ë lõ®chelle de lõensemble des territoires voisins, la part dõemploy®s est comprise entre 23 et 37% 

celle des ouvriers entre 23% et 38%.  

Les professions intermédiaires sont particulièrement représentées au sein de la CC Terres 

Touloises avec 27% des actifs ainsi que les cadres et professions intellectuelles supérieures (11%).  

Les agriculteurs sont les plus repr®sent®s au sein de la CC de lõAire de lõArgonne (13%).  

Les artisans, commerants, chefs dõentreprise sont les plus repr®sent®s au sein des CC C¹tes de 

Meuse Wo±vre et CC de lõAire ¨ lõArgonne (8%). 
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IV. CARACTERISTIQUES DES MENAGES 

 

1. UNE TAILLE DES MENAGES EN BAISSE 

Comme ̈  lõ®chelle nationale, la taille moyenne des ménages de la CC CVV diminue : en 1990, les 

ménages se composaient en moyenne de 2,63 personnes alors quõen 2019 la moyenne est de 2,2 

personnes. Cette baisse de la taille moyenne des ménages est le résultat de plusieurs phénomènes 

socio-démographiques qui touchent tous les territoires : vieillissement de la population et situation 

de veuvage, décohabitation des jeunes, divorces, etcé 

 

 

La taille moyenne des ménages de la CC CVV est légèrement supérieure à celle du département 

(2,2) et de la Région (2,17). 

Pourtant, si la taille des ménages baisse sur tous les territoires, ce desserrement est plus ou moins 

marqué notamment entre les intercommunalités limitrophes de la CC CVV. 

Ainsi, les EPCI qui se caractérisent par un indice de jeunesse élevé présentent une taille moyenne 

des ménages supérieure à celle du département. Ainsi, 3 intercommunalités se distinguent : 

¶ La CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois : 2,44 personnes par ménage en 2019 ; 

¶ La CC Terres Touloises : 2,3 personnes par ménage ; 

¶ La CC Côtes de Meuse Woëvre : 2.29 personnes par ménage ; 

Ces intercommunalités accueillent plus de ménages familiaux avec des enfants jeunes et/ou en 

bas âge. 
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Cette baisse de la taille moyenne des ménages implique des réponses adaptées notamment en 

termes de production de logements.  
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Les ménages comptant le plus grand nombre de personnes sont surtout présents dans les 

communes de lõest du territoire et celles desservies par la route nationale 4, communes qui 

accueillent des jeunes et connaissent une croissance démographique. 

Les communes accueillant les m®nages plus petits, sont celles du sud, de lõouest de la CC et la 

commune de Commercy. En effet, en 2019, la taille moyenne des ménages de la commune était 

de 1,9 personnes par ménage, témoignant de la concentration de personnes seules, familles 

monoparentales, personnes âgées, jeunesé. 

La trame viaire joue un rôle majeur dans la répartition des ménages sur le territoire de la CC CVV. 

Le profil des m®nages install®es sur les communes peut °tre mis en regard avec lõoffre de 

logements proposés sur les communes (cf. fiche Habitat-Logement). 

 

2. UNE MAJORITE DE FAMILLES 

Les ménages de la CC CVV sont majoritairement des ménages familiaux (64% en 2019). Si au 

cours des 10 dernières années leur part a reculé de 2 points, ce sont les ménages dõune personne 

qui ont progressé le plus (+4 points), en lien direct avec la baisse de la taille moyenne de ménages.  

 

 

 

Mais parmi les ménages familiaux, des évolutions sont à souligner entre 2008 et 2019 : la part 

des couples sans enfant a progressé de près de 3 points et celle des familles monoparentales de 

4 points. En revanche, la part des couples avec enfants à elle diminué (-6 points entre 2008 et 

2019). 

Lõoffre de services, dõ®quipements, de logements sera adapt®e ¨ lõ®volution de la composition des 

ménages recensée ces dernières années. 
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3. LA MOITIE DES MENAGES INSTALLES DEPUIS PLUS DE 10 ANS 

La majorité des ménages de la CC CVV sont installés depuis plus de 10 ans sur le territoire. Cette 

situation t®moigne dõune r®elle stabilit® de la population sur le territoire et du solde migratoire 

négatif. 

 

Cette stabilit® des m®nages est la m°me sur lõensemble des intercommunalit®s limitrophes. 

Ainsi, le parc de logements locatif doit connaître peu de turn-over, il faudra veiller ¨ ce que lõoffre 

soit adapter à la demande notamment pour assurer la décohabitation des jeunes et le maintien à 

domicile des personnes âgées. 
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4. DES MENAGES AUX REVENUS MODESTES 

 

La CC CVV est composée de ménages dont les revenus sont parmi les plus faibles des 

intercommunalités limitrophes. En effet, le revenu mensuel médian disponible est de 1 689û, 

plaçant ainsi la CC CVV en avant dernière position devant la CC des Vosges Sud-Ouest avec 1 653û 

par mois. Le salaire m®dian ¨ lõ®chelle du D®partement est de 1 735û par mois. 

Cette situation devra donc être considérée avec attention dans le cadre du projet de 

développement du territoire, pour que celui-ci soit en phase avec les capacités financières des 

ménages. 

Sce : INSEE ð RP 2019 

Revenu 

médian 

disponible 

Revenu 

mensuel 

médian 

disponible 

1er décile 

(û) 
9e décile (û) 

CC Commercy Void Vaucouleurs 20 270  1 689 11 880  32 350  

CC Terres Touloises 21 940 1 828 12 320  35 710 

CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois 21 550 1 796 13 470 32 090 

CC Côtes de Meuse Woëvre 21 120 1 760 12 440  33 510 

CC des Vosges côté Sud-Ouest 19 840 1 653 11 410  30 730 

Département 20 830  1 735 11 810  33 640  

Région 21 800  1 816 11 590  38 560  

 

Entre les communes de la CC, on constate là aussi des disparités. Les communes situées au nord-

ouest du territoire accueillent des ménages avec des niveaux de revenu plus élevé 

comparativement au ¨ lõEst du territoire, fluctuant entre 1700 û ¨ plus de 1900 û de revenu 

mensuel médian (commune de Cousances-lès-Triconville, Pont-sur-Meuse, Sant-Aubin-sur-Aire...). 

Les principales communes de la CC accueillent des ménages avec de faibles niveaux de revenus : 

¶ Commercy : 1 533 û par mois ; 

¶ Vaucouleurs : 1 621 û par mois. 

Cette situation est notamment le reflet des catégories socio-professionnelles installées sur ces 

communes et du parc de logements proposés (présence de logements locatifs sociaux dans ces 

communes). 
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ENJEUX DU DIAGNOSTIC DEMOGRAPHIQUE 

 

THÈME CONSTAT ENJEUX 

Dynamique 

démographique 
Un territoire qui perd des habitants  

Quel développement souhaité sur le territoire à 

lõavenir ? Tendre vers une stabilité 

démographique ? Mettre en ïuvre des actions 

permettant de retrouver à long terme une 

dynamique démographique positive ? 

 

Caractéristiques 

de la population 

Une population à la répartition équilibrée 

en âges, mais qui est de plus en plus 

marquée par le vieillissement. 

Une CC qui accueille majoritairement des 

ouvriers et des employés. 

Veiller à développer des services et équipements 

adapt®s ¨ toutes les classes dõ©ge. 

Sõinterroger sur les services et lõaccompagnement 

à proposer aux personnes âgées de de 65 ans et 

plus. 

Ménages 

Une CC qui accueille surtout des familles. 

Une progression des ménages composés 

dõune personne et des familles 

monoparentales à considérer avec 

attention.  

Veiller à développer une offre de logements, 

dõ®quipements, de services r®pondant aux 

attentes des familles. 

Questionner le phénomène de décohabitation des 

enfants qui pourront partir pour leurs études et/ou 

leur début de vie professionnelle. 

Revenus   Des ménages aux revenus modestes. 
Développer et à maintenir une offre de logements 

adaptée aux capacités financières des ménages. 
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ECONOMIE 
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PREAMBULE DU DIAGNOTIC ECONOMIQUE 

 

Les chiffres de lõ®conomie analys®s dans ce document sont issus du recensement de la 

population 2019 de lõINSEE publi® en 2022. Les données du recensement de 2021 publiées à 

lõ®t® 2024 viennent compl®ter les analyses portant sur les grandes tendances. Dõautres sources 

de données sont mobilisées et sont précisées au fil du document. 

Le territoire du SCoT de la Communauté de Communes de Commercy Void Vaucouleurs (CC VV) se 

compose de 54 communes. 

Les territoires de comparaison utilis®s pour lõanalyse sont les suivants : 

 

TYPE DE TERRITOIRE NOM 

Territoires de rang 

supérieur 

Grand Est 

Meuse 

Territoire dõ®tude Commune de Communes Commercy Void Vaucouleurs 

Intercommunalités 

limitrophes de 

comparaison 

CC Terres Touloises 

CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois 

CC Côtes de Meuse Woëvre 

CC des Vosges côté Sud-Ouest 

CC Porte de Meuse 

CA de Bar-le-Duc ñ Sud Meuse 

CC du Sammiellois 

CC de lõAire à lõArgonne 

 

  



SCoT CC CVV ð Diagnostic territorial 

Arrêt 06 février 2025 

 
 

50 

 

Annexe 1 

I. TENDANCES ECONOMIQUES RECENTES 

  

Le territoire de Commercy Void Vancouleurs est habité par des actifs qui ne travaillent pas 

n®cessairement sur le territoire m°me. En effet, en 2021, le nombre dõemploi recens®s sur 

le territoire est de 7 077 pour un total de 8 472 actifs résidant sur le territoire. Le ratio du 

nombre dõemploi pour 100 actifs est donc de 83,5. Commercy, en tant que ville-centre du 

territoire dispose dõune concentration dõemplois importante t®moignant dõune certaine 

indépendance de la commune. 

Ce constat est ¨ nuancer avec une fragilit® de lõemploi qui sõinstalle notamment avec une 

fluctuation de la part des actifs occupés entre 2010 et 2021. La moyenne reste stable autour 

de 85%. Cependant cette donn®e est ¨ nuancer avec le nombre dõactifs en emploi qui diminue 

depuis 2010 : -922 actifs occupés entre 2010 et 2021. 

 

Lõ©ge des actifs a ®galement tendance ¨ ®voluer. Parall¯lement au vieillissement de la 

population, le nombre dõactifs de 55 ¨ 64 ans augmente (+310 entre 2010 et 2021) et le 

nombre dõactifs de moins de 54 ans diminue (-393). Le taux dõactivit® des actifs ©gés de 15 

à 24 ans a également baissé de 6 points entre 2010 et 2021, indiquant une progression du 

chômage chez les jeunes actifs. 

Ces ®volutions sont li®es ¨ la perte dõattractivit® de lõemploi, notamment chez les jeunes actifs 

et jeunes ménages et explique un solde migratoire négatif entre 2015 et 2021 ne 

compensant plus le vieillissement de la population. 
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Lõintercommunalit® sõinscrit dans la tendance nationale de tertiarisation de lõ®conomie. En 

tant que terre historique industrielle, la part de la sph¯re productive dans lõ®conomique ®tait 

largement sup®rieur ¨ la sph¯re pr®sentielle compos®e dõemplois ¨ tendance tertiaire. Cõest 

en 1990 que la sphère présentielle devient majoritaire. Cette marque le tournant de 

lõ®conomie du territoire avec une sph¯re pr®sentielle qui sõimpose comme la premi¯re source 

®conomique de lõintercommunalit®. En 2022, 68% des ®tablissements employeurs actifs 

réalisaient des activités de la sphère présentielle. 

 

Malgré une très forte déprise industrielle, le secteur se maintient avec notamment des 

entreprises dõa®ronautique, symbole de lõimplantation de nouveaux secteurs ®conomiques 

dynamiques dans la microrégion.  

La part de lõindustrie reste tout de m°me plus importante quõ¨ lõ®chelle d®partementale o½ la 

sph¯re productive correspond ¨ 32% de lõ®conomie de la Meuse. 
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Les grands secteurs dõactivit®s en 2021 t®moignent ®galement dõune faible part des emplois 

du secondaire mais ®galement dõune progression du secteur sur ces 10 derni¯res ann®es. 

Lõindustrie a progress® de 5,3 points entre 2010 et 2021 et la construction a vu sa part 

augmenté parmi les emplois de 0,9 point.  

 

A lõinverse, les activit®s tertiaires comme les commerces ou encore les services progressent 

de 3,5 points entre 2010 et 2021. A lõinverse le secteur public se fragilise depuis une 

décennie. 
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II. LA POPULATION ACTIVE 

 

Définition  

La population active regroupe la population active occupée (appelée aussi «population active ayant 

un emploi») ainsi que les chômeurs (INSEE). 

Les emplois au lieu de travail ne se confondent pas avec la population active ayant un emploi, qui 

est comptée au lieu de résidence : une personne active ayant un emploi peut résider dans une 

commune A et avoir un emploi dans une commune B (INSEE). 

Le taux dõind®pendance de lõemploi est le rapport entre le nombre dõemplois au lieu de travail et 

le nombre dõactifs occup®s. Ce ratio renseigne sur lõattractivit® du territoire vis-à-vis de son emploi 

local.  

- Avec un ratio égal à 100 % le territoire est considéré comme indépendant; 

- Un ratio supérieur à 100 % le territoire est considéré comme indépendant et attractif pour 

les actifs occupés extérieurs au territoire;  

- Un ratio inférieur à 100 % signifie que le territoire a une plus faible capacité de rétention 

de sa population active occupée par rapport aux autres territoires.  

 

1. UNE DIMINUTION DU NOMBRE DõACTIFS ET DõEMPLOIS 

Le nombre dõactifs de la CC de Commercy-Void-Vaucouleurs a diminué entre 2013 à 2019 passant 

de 14 632 à 13 306. La part des actifs occupés a quant à elle augmenté de 84,7% à 85,3% de 

2013 à 2019, en lien avec la diminution du taux de chômeurs de 15,3% à 14,7%.  

 

 

Le nombre de chômeurs a baissé sur la période 2013-2019 de 1 620 à 1 438. En 2019 le taux de 

chômage sur le territoire est supérieur à la moyenne nationale qui est de 13,4 %.  

Le nombre dõemplois du territoire intercommunal a baiss® de 515 emplois en 6 ans (2013-2019) 

t®moignant dõune perte dõattractivit® de lõemploi. Le taux dõind®pendance ¨ lõemploi local est de 

84,4. 
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2. UN EMPLOI LOCAL FORT MAIS EN BAISSE 

Le taux dõind®pendance de lõemploi local est rest® stable ¨ 85%entre 2013 et 2019 malgr® une 

diminution depuis les ann®es 2000 ¨ lõ®chelle de la CC CVV. Celui de la r®gion Grand Est et de la 

Meuse a aussi diminué mais de manière moins significative. Dans les EPCI voisins, deux tendances 

se dégagent : 

¶ des EPCI gardent un taux dõind®pendance de lõemploi local ®lev® comme la CC Terres 

Touloise, la CC du Sammiellois et la CC Bar-le-duc-Sud Meuse.   

¶ des EPCI qui ont un taux dõind®pendance autour de 50 % comme la CC de lõAire ¨ lõArgonne 

et la CC Porte de Meuse.  

La CC Commercy-Void-Vaucouleurs fait partie des territoires qui concentrent encore une partie 

importante de leurs emplois sur leur territoire. 

 

  

Source : INSEE RP2019 
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Commercy, premi¯re ville de lõintercommunalit® dispose du taux dõind®pendance face ¨ lõemploi le 

plus ®lev® avec 204%, t®moignant dõune forte concentration des emplois sur la commune. Quatre 
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communes se distinguent ensuite avec un taux dõind®pendance face ¨ lõemploi compris entre 80 

et 120% : 

¶ Pagny-sur-Meuse (119%), avec la pr®sence de la base logistique dõIntermarch® ; 

¶ Montigny-lès-Vaucouleurs (111 %) ; 

¶ Ourches-sur-Meuse (83%) ; 

¶ Montbras (81%). 

 

3. UN TAUX DE CHOMAGE SUPERIEUR A CELUI DEPARTEMENTAL ET REGIONAL 

Le taux de chômage de CC Commercy-Void-Vaucouleurs (14,7 % en 2019) est sup®rieur dõun peu 

plus de 1% à celui de la région et du département respectivement de 13,4 % et 13,2 %. On constate 

une évolution globale : une stagnation du taux de chômage entre 1999 et 2008 puis une 

augmentation entre 2008 et 2013 qui sõatt®nue en 2019.  

Le territoire de la CC de Commercy-Void-Vaucouleurs détient un des taux de chômage les plus 

importants en comparaison avec les territoires voisins.  

 

Source : INSEE RP2019 
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Si un taux de ch¹mage de 14,7% est constat® ¨ lõ®chelle de la CC CVV, 11 communes connaissent 

un taux de chômage plus élevé : 
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Commune 
% de chômeurs de 15-

64ans en 2019 

Marson-sur-Barboure 31% 

Commercy 24% 

Vaucouleurs 21% 

Grimaucourt-près-

Sampigny 
18% 

Baucourt-sur-Meuse 17% 

Rigny-Saint-Martin 17% 

Dagonville 17% 

Ugny-sur-Meuse 17% 

Mécrin 17% 

Neuville-lès-

Vaucouleurs 
16% 

Lérouville 16% 

 

Les 3 communes où le taux de chômage est supérieur ou égal à 20% devront être considérées 

avec attention et il sera nécessaire de préciser les causes de ce taux élevés avec les représentants 

des communes et les acteurs locaux. 

 

4. UN NIVEAU DE QUALIFICATION DE LA POPULATION EN HAUSSE 

Le niveau de qualification des 15 ans et plus non scolarisés est relativement faible sur la CC CVV, 

au regard notamment des proportions ¨ lõ®chelle d®partementale et r®gionale : 

¶ 28,3% sont sans diplôme ; 

¶ 5% ont un BEPC, brevet des collèges, Diplôme national du Brevet (DBN); 

¶ 32% ont un CAP ou un BEP; 

¶ 16,7% ont le baccalauréat; 

¶ 18% ont un dipl¹me de lõenseignement sup®rieur 
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Néanmoins, le niveau de qualification a progressé sur le territoire depuis 2013 : 

¶ - 8,8 points pour les sans diplôme ; 

¶ + 2,1 points pour le niveau BAC ; 

¶ + 5,5 points pour le niveau enseignement supérieur. 

 

Source : INSEE RP 2019 

 

ë lõ®chelle des territoires voisins, le niveau de qualification est relativement similaire. Certaines 

intercommunalités ont une population plus qualifiée comme la CC Terres Touloises et la CC du 

Pays de Colombey et du Sud Toulois, en lien avec une présence plus importante de CSP 

intermédiaires et supérieures.  

ë lõinverse la CC des Vosges C¹t® Sud-Ouest et la CC du Sammiellois ont les populations les moins 

qualifiées avec respectivement, 40% et 38% de sans diplôme.  

 

Source : INSEE RP 2019 

III. LA STRUCTURE ECONOMIQUE DU TERRITOIRE  
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