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1. CONTEXTE 

1.1. PROPOS INTRODUCTIFS 

Les enjeux liés au 
changement 
climatique 

 

Le changement 
climatique est défini par 
ůĞ� 'ƌŽƵƉĞ� Ě͛�ǆƉĞƌƚƐ�
Intergouvernemental sur 
ů͛�ǀŽůƵƚŝŽŶ� ĚƵ� �ůŝŵĂƚ�
(GIEC) comme « tout 
changement de climat 
ĚĂŶƐ�ůĞ�ƚĞŵƉƐ͕�ƋƵ͛ŝů�ƐŽŝƚ�ĚƸ�
à la variabilité naturelle 
ou aux activités 
humaines ». Cependant, il 
ne fait plus de doutes que 
ce sont les activités 
humaines, plus 
précisément par leurs 
émissions de gaz à effet 
de serre, qui sont en train 
de modifier le climat de la 
planète. 
 

>͛ĂƚŵŽƐƉŚğƌĞ�ĞƐƚ�ĐŽŵƉŽƐĠĞ�ĚĞ�ŶŽŵďƌĞƵǆ�ŐĂǌ�ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ͕�ĚŽŶƚ�ŵŽŝŶƐ�ĚĞ�ϭй�ŽŶƚ�ůĂ�
capacité de retenir la chaleur solaire à la surface de la Terre. Ce sont les gaz à effet 
ĚĞ�ƐĞƌƌĞ�;'�^Ϳ�ƋƵŝ�ƐŽŶƚ�ĞƐƐĞŶƚŝĞůƐ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ǀŝĞ�ƐƵƌ�dĞƌƌĞ͘��Ŷ�ů͛ĂďƐĞŶĐĞ�ĚĞ�ĐĞƐ�ŐĂǌ͕�ůĂ�
température du globe serait de -18°C. Cependant, les activités humaines de ces 
deux derniers siècles ont eu pour effet de modifier ce phénomène, principalement 
ƉĂƌ�ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ŚǇĚƌŽĐĂƌďƵƌĞƐ�ƋƵŝ�ƌĠƐƵůƚĞ�ĞŶ�ů͛ĠŵŝƐƐŝŽŶ�ĚĞ�ƚŽƵũŽƵƌƐ�ƉůƵƐ�ĚĞ�ŐĂǌ�
ă�ĞĨĨĞƚ�ĚĞ�ƐĞƌƌĞ�ĚĂŶƐ�ů͛ĂƚŵŽƐƉŚğƌĞ�Ğƚ�ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ĚŝŽǆǇĚĞ�ĚĞ�ĐĂƌďŽŶĞ�;�K2) 
;ƉƌŝŶĐŝƉĂů�ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ�ĚƵ�ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ�ĐůŝŵĂƚŝƋƵĞ�Ě͛ŽƌŝŐŝŶĞ�ĂŶƚŚƌŽƉŝƋƵĞͿ 
 

Figure 1 : Le mécanisme de l'effet de serre - Source : Agence de l'Environnement et de la 
Maîtrise de l'Energie, 2013 

 
La conséquence principale de cette augmentation de la concentration des gaz à 
effet de serre dans ů͛ĂƚŵŽƐƉŚğƌĞ�ƐĞƌĂŝƚ�ƵŶĞ�ĠůĠǀĂƚŝŽŶ�ŵŽǇĞŶŶĞ�ĚƵ�ŐůŽďĞ�ĚĞ�ϮΣ��ă�
ϲΣ��ĞŶ�ϮϭϬϬ͕�ƐĞůŽŶ�ůĞ�'ƌŽƵƉĞ�Ě͛�ǆƉĞƌƚƐ�/ŶƚĞƌŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚĂů�ƐƵƌ�ů͛�ǀŽůƵƚŝŽŶ�ĚƵ�
�ůŝŵĂƚ͘��͛ĞƐƚ�ĐĞ�ƋƵ͛ŽŶ�ĂƉƉĞůůĞ�ƉůƵƐ�ĐŽŵŵƵŶĠŵĞŶƚ�ƉŚĠŶŽŵğŶĞ�ĚƵ�ͨ changement 
climatique ». 
Compte tenu de la quantité de ŐĂǌ�ă�ĞĨĨĞƚ�ĚĞ�ƐĞƌƌĞ�ĚĠũă�ĠŵŝƐĞ�ĚĂŶƐ�ů͛ĂƚŵŽƐƉŚğƌĞ͕�
ĚĞƐ�ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĂďůĞƐ�ĚƵ�ĐůŝŵĂƚ�Ğƚ�ĚĞ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�ƐŽŶƚ�ŝŶĠůƵĐƚĂďůĞƐ�
et certaines conséquences sont déjà visibles : hausse du niveau des mers, 
ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ĨƌĠƋƵĞŶĐĞ�Ğƚ�ĚĞ�ů͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ�ĚĞs phénomènes météorologiques 
ǀŝŽůĞŶƚƐ͕�ĨŽŶƚĞ�ĚĞƐ�ŐůĂĐĞƐ͕�ĞƚĐ͘�/ů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�ă�ƉƌĠƐĞŶƚ�Ě͛ĂŐŝƌ�ƐĂŶƐ�ĚĠůĂŝ�ƉŽƵƌ�ůƵƚƚĞƌ�Ğƚ�
Ɛ͛ĂĚĂƉƚĞƌ�ĂƵ�ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ�ĐůŝŵĂƚŝƋƵĞ͘ 
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La Prise en charge politique de la gestion climatique 
La lutte contre le changement climatique revêt une dimension politique importante. Les principales étapes 
sont présentées ci-après. 

 

 
Au niveau international 

x 1992 : Les rencontres du sommet de la Terre à Rio ont lancé la Convention Cadre des Nations unies 
sur les changements climatiques (CCNUCC) qui a été signé par 153 pays (hormis les Etats Unis).  

x 1997 : Un engagement planétaire a été pris par les états signataires du « Protocole de Kyoto » pour 
lutter contre le changement climatique et réduire les émissions de GES des pays industrialisés de 5% 
Ě͛ŝĐŝ�ϮϬϭϮ͘  

x 2015 : >͛�ĐĐŽƌĚ�ĚĞ�WĂƌŝƐ ƐƵƌ�ůĞ�ĐůŝŵĂƚ�Ă�ĠƚĠ�ĐŽŶĐůƵ�ůĞ�ϭϮ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ϮϬϭϱ�ă�ů͛ŝƐƐƵĞ�ĚĞ�ůĂ�21ème Conférence 
des Parties (COP 21) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Il est 
ĞŶƚƌĠ�ĞŶ�ǀŝŐƵĞƵƌ� ůĞ�ϰ�ŶŽǀĞŵďƌĞ�ϮϬϭϲ͕�ŵŽŝŶƐ�Ě͛ƵŶ�ĂŶ�ĂƉƌğƐ�ƐŽŶ�ĂĚŽƉƚŝŽŶ͘�>͛ŽďũĞĐƚŝĨ�ĚĞ� ů͛�ĐĐŽƌĚ�ĚĞ�
Paris est de renforcer la réponse globale à la menace du changement climatique, dans un contexte de 
développement durable et de lutte contre la pauvreté. 

 

 
Au niveau européen 
 

x 1998 : >͛�ƵƌŽƉĞ�Ă�ƐŝŐŶĠ�ůĞ�ͨ Protocole de Kyoto » Ğƚ�Ɛ͛ĞƐƚ�ĞŶŐĂŐĠ�ă�ƌĠĚƵŝƌĞ�ƐĞƐ�ĠŵŝƐƐŝŽŶƐ�ĚĞ�'�^�ĚĞ�
8% par rapport au niveau de 1990, pour la période 2008-2012. 

x 2008 : ^ŽƵĐŝĞƵƐĞ�Ě͛ĂůůĞƌ�ĂƵ-delà des engagements internationaux, le paquet « énergie-climat » a été 
ƉƌŽƉŽƐĠ�ƉĂƌ�ů͛hŶŝŽŶ�ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ�Ğƚ�ŝů�ĚĠĨŝŶŝƚ les objectifs « 3 x 20 » pour 2020 : 

o Réduire de 20% les émissions de GES ; 
o �ŵĠůŝŽƌĞƌ�ĚĞ�ϮϬй�ů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ�ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ ; 
o �ƵŐŵĞŶƚĞƌ�ũƵƐƋƵ͛ă�ϮϬй�ůĂ�ƉĂƌƚ�ĚĞƐ�ĠŶĞƌŐŝĞƐ�ƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�

finale ; 
x 2011 : La Commission européenne a publié une « feuille de route pour une économie compétitive 

Ğƚ�ƉĂƵǀƌĞ�ĞŶ�ĐĂƌďŽŶĞ�ă�ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬϱϬ ». Celle-ci identifie plusieurs trajectoires devant mener à une 
ƌĠĚƵĐƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĠŵŝƐƐŝŽŶƐ�ĚĞ�'�^�ĚĞ�ů͛ŽƌĚƌĞ�ĚĞ�ϴϬ�ă�ϵϱй�ĞŶ�ϮϬϱϬ�ƉĂƌ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ă�ϭϵϵϬ�et contient une 
série de jalons à moyen terme.  

 

 
Au niveau national  
 

x 2004 : �ĨŝŶ�Ě͛ġƚƌĞ�ĐŽŚĠƌĞŶƚ�ĂǀĞĐ�ůĞ�ͨ Protocole de Kyoto », la France a travaillé sur un « Plan Climat » 
ŶĂƚŝŽŶĂů�Ğƚ�Ɛ͛ĞƐƚ�ĨŝǆĠĞ�ĐŽŵŵĞ�ŽďũĞĐƚŝĨ�ĚĞ�ĚŝǀŝƐĞƌ�ƉĂƌ�ϰ�ƐĞƐ�ĠŵŝƐƐŝŽŶƐ�ĚĞ�'�^�ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĠƐ�ĞŶ�ϭϵϵϬ�Ě͛ŝĐŝ�
2050. Cet objectif a été inscrit dans la loi française ĚĞ� WƌŽŐƌĂŵŵĞ� Ě͛KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ� ĚĞ� ůĂ� WŽůŝƚŝƋƵĞ�
Energétique (POPE). Dans ce cadre, le Plan Climat National adopté en 2004 et révisé en 2006, fixe les 
ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ� ůƵƚƚĞ�ĐŽŶƚƌĞ� ůĞƐ�ĠŵŝƐƐŝŽŶƐ�ĚĞ�'�^�Ğƚ�Ě͛ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶ�ĂƵǆ�ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐ�ĐůŝŵĂƚŝƋƵĞƐ͘� /ů�
détaille ainƐŝ�ůĞƐ�ŵĞƐƵƌĞƐ�ĞŶŐĂŐĠĞƐ�ƉĂƌ�ůĂ�&ƌĂŶĐĞ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ�ĐŚĂŵƉƐ�Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ�ƉŽƐƐŝďůĞƐ�
(exemple : le résidentiel-ƚĞƌƚŝĂŝƌĞ͕�ůĞƐ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ͕�ů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĞ͕�ĞƚĐ͘Ϳ͘ 

x 2009 et 2010 : Les lois Grenelle I et II ont été adoptées en 2009 et 2010 respectivement et précisent 
ůĞ� ĐŽŶƚĞǆƚĞ� ĚĞ�ŵŝƐĞ� ĞŶ�ƈƵǀƌĞ� ĚĞƐ� ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐ� ƉƌŝƐ� ƉĂƌ� ůĂ� &ƌĂŶĐĞ� ĞŶ�ŵĂƚŝğƌĞ� ĚĞ� ůƵƚƚĞ� ĐŽŶƚƌĞ� ůĞ�
ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ�ĐůŝŵĂƚŝƋƵĞ�Ğƚ�Ě͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘ 

x 2015 : >Ă� &ƌĂŶĐĞ� Ɛ͛ĞƐƚ� ĞŶŐĂŐĠĞ� ĂǀĞĐ� ƵŶĞ� ƉůƵƐ� ŐƌĂŶĚĞ� Ăŵďŝƚŝon par le biais de la loi relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) qui inclut les objectifs suivants : 

o Réduire les émissions de GES de 40 % entre 1990 et 2030 et diviser par quatre les émissions 
de GES entre 1990 et 2050 (facteur 4). La trajectoire est précisée dans les budgets carbone ; 

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/developpement-durable.html
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o ZĠĚƵŝƌĞ� ůĂ� ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ� ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ� ĨŝŶĂůĞ� ĚĞ� ϱϬ�й� ĞŶ� ϮϬϱϬ� ƉĂƌ� ƌĂƉƉŽƌƚ� ă� ů͛ĂŶŶĠĞ� ĚĞ�
référence 2012 en visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030 ; 

o Réduire la consommation énergétique primĂŝƌĞ� Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞƐ� ĨŽƐƐŝůĞƐ� ĚĞ� ϯϬ�й� ĞŶ� ϮϬϯϬ� ƉĂƌ�
ƌĂƉƉŽƌƚ�ă�ů͛ĂŶŶĠĞ�ĚĞ�ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ�ϮϬϭϮ ; 

o WŽƌƚĞƌ�ůĂ�ƉĂƌƚ�ĚĞƐ�ĠŶĞƌŐŝĞƐ�ƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐ�ă�Ϯϯ�й�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ�ĨŝŶĂůĞ�ďƌƵƚĞ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�
ĞŶ�ϮϬϮϬ�Ğƚ�ă�ϯϮ�й�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ�ĨŝŶĂůĞ�ďƌƵƚĞ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ĞŶ�ϮϬϯϬ͘ 

x 2019 : La loi énergie-climat du 8 novembre 2019 vient consolider les objectifs de la LTEPCV. Le texte 
ŝŶƐĐƌŝƚ�ů͛ŽďũĞĐƚŝĨ�ĚĞ�ŶĞƵƚƌĂůŝƚĠ�ĐĂƌďŽŶĞ�ĞŶ�ϮϬϱϬ�ƉŽƵƌ�ƌĠƉŽŶĚƌĞ�ă�ů͛ƵƌŐĞŶĐĞ�ĐůŝŵĂƚŝƋƵĞ�Ğƚ�ă�ů͛�ĐĐŽƌĚ�ĚĞ�
Paris 

 

 
Au niveau territorial 
 

La loi TEPCV consacre son Titre 8 à « La transition énergétique dans le territoire » et renforce donc le rôle 
des collectivités territoriales dans la lutte contre le changement climatique par le biais des plans climat-
air-énergie territoriaux. Ainsi, toute intercommunalité à fiscalité propre (EPCI) de plus de 20 000 
ŚĂďŝƚĂŶƚƐ�ĚŽŝƚ�ŵĞƚƚƌĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ƵŶ�ƉůĂŶ�ĐůŝŵĂƚ�ă�ů͛ĠĐŚĞůůĞ�ĚĞ�ƐŽŶ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘�>ĞƐ�ĞŶũĞƵǆ�ĚĞ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ů͛Ăŝƌ�
doivent aussi intégrer le plan climat. 

 

1.2. LES OBJECTIFS DU PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL 

YƵ͛ĞƐƚ-ĐĞ�ƋƵ͛ƵŶ�
Plan Climat Air 

Energie 
Territorial ? 

 
Un Plan Climat Air 
Énergie Territorial 
(PCAET) est un projet 
territorial de 
développement durable 
dont la finalité est la lutte 
contre le changement 
ĐůŝŵĂƚŝƋƵĞ�Ğƚ�ů͛ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶ�
du territoire à ces 
évolutions. Le résultat 
visé est un territoire 
résilient, robuste et 
adapté, au bénéfice de sa 
population et de ses 
activités. 
 
 

Figure 2 : Positionnement du PCAET dans la politique internationale et nationale de lutte 
contre le changement climatique 

Le PCAET vise deux principaux objectifs dans un délai donné : 

x �ƚƚĠŶƵĞƌ�ͬ�ƌĠĚƵŝƌĞ�ůĞƐ�ĠŵŝƐƐŝŽŶƐ�ĚĞ�'�^�ƉŽƵƌ�ůŝŵŝƚĞƌ�ů͛ŝŵƉĂĐƚ�ĚƵ�territoire 
sur le changement climatique ; 

x Adapter le territoire au changement climatique pour réduire sa 
vulnérabilité. 

 
 
 
 

INTERNATIONAL 

NATIONAL 

EUROPE 

REGIONS 

TERRITOIRES 
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>Ğ�ĐŽŶƚĞŶƵ�Ğƚ�ů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ�ĚƵ�W���d�ƐŽŶƚ�ƉƌĠĐŝƐĠƐ�ĚĂŶƐ�ĚĞƐ�ƚĞǆƚĞƐ�ĚĞ�ůŽŝ�͗� 

x Le décret n°2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial ; 
x >͛ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�ĚƵ�ϯ�ĂŽƸƚ�ϮϬϭϲ�Ğƚ�ůĞ�ĚĠĐƌĞƚ�ĚƵ�ϭϭ�ĂŽƸƚ�ϮϬϭϲ ; 
x >͛ĂƌƌġƚĠ�ĚƵ�ϰ�ĂŽƸƚ�ϮϬϭϲ�ƌĞůĂƚŝĨ�ĂƵ plan climat-air-énergie territorial. 

Le Plan Climat est une démarche complète et structurée qui prend en compte de nombreux éléments : 

x Les émissions de gaz à effet de serre du territoire et le carbone stocké par la nature (sols, forêts) ; 
x Les consommationƐ�ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞƐ͕�ůĂ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞ�Ğƚ�ůĞƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ�ĂƐƐŽĐŝĠƐ ; 
x Les émissions de polluants atmosphériques ; 
x La vulnérabilité aux effets des changements climatiques. 

 
�ŽŶƐĐŝĞŶƚĞ�ĚĞƐ�ĞŶũĞƵǆ�ŐůŽďĂƵǆ͕�ĚĞ�ůĞƵƌƐ�ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐ�ůŽĐĂůĞƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ�ƋƵ͛ĞůůĞ�ƉĞƵƚ�ĂƉƉŽƌƚĞƌ͕�ůĂ�
Communauté Ě͛�ŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�^ĂŝŶƚĞƐ Ă�ĚĠĐŝĚĠ�ĚĞ�Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞƌ�ĚĂŶƐ�ů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�WůĂŶ��ůŝŵĂƚ��ŝƌ��ŶĞƌŐŝĞ�
Territorial, après avoir élaboré en 2018 une stratégie TEPOS. 
Engagement concret et structurant, la démarche Plan Climat vise à guider la communauté Ě͛�ŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ à 
ƵŶĞ� ƉƌŝƐĞ� ĞŶ� ĐŽŵƉƚĞ� ŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůůĞ� ĚĞƐ� ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ� ůŝĠĞƐ� ă� ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ͕� ů͛Ăŝƌ� Ğƚ� ůĞ� ĐůŝŵĂƚ� ĚĂŶƐ� ses politiques 
publiques. 
Le PCAET doŝƚ� ġƚƌĞ� ĐŽŵƉĂƚŝďůĞ� ĂǀĞĐ� ůĞ� ^ĐŚĠŵĂ� ZĠŐŝŽŶĂů� Ě͛�ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ� ĚĞ� �ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ� �ƵƌĂďůĞ� Ğƚ�
Ě͛�ŐĂůŝƚĠ�ĚĞƐ�dĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ�;^Z����dͿ�ƋƵŝ�ĞƐƚ�ĐŽ-ƉŝůŽƚĠ�ƉĂƌ�ůĞ�ƉƌĠĨĞƚ͕�ů͛�ŐĞŶĐĞ�ĚĞ�ůĂ�ƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶ�ĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ�;���D�Ϳ�
Ğƚ�ůĞ��ŽŶƐĞŝů�ZĠŐŝŽŶĂů͘�>͛ŽďũĞĐƚŝĨ�ĚĞ�ĐĞ�ĚĞƌŶŝĞƌ�ĞƐƚ�ĚĞ�Ěéfinir des orientations régionales en matière de lutte 
contre la pollution atmosphérique, de maîtrise de la demande énergétique, de développement des énergies 
ƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐ͕�ĚĞ�ƌĠĚƵĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ŐĂǌ�ă�ĞĨĨĞƚ�ĚĞ�ƐĞƌƌĞ�Ğƚ�Ě͛ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶ�ĂƵ�ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ�ĐůŝŵĂƚŝƋƵĞ͘� /ů� constitue 
ĚŽŶĐ�ƵŶ�ĚŽĐƵŵĞŶƚ�ĐĂĚƌĞ�ƐƵƌ�ůĞƋƵĞů�ĚŽŝƚ�Ɛ͛ĂƉƉƵǇĞƌ�ůĞ�W���d͘ 
Dans son SRADDET, la Région Nouvelle Aquitaine Ɛ͛ĞƐƚ�ĨŝǆĠ�ƵŶĞ�ĨĞƵŝůůĞ�ĚĞ�ƌŽƵƚĞ�ĚŽŶƚ�ůĂ�ĨŝŶĂůŝƚĠ�ĞƐƚ�ů͛ĂƚƚĞŝŶƚĞ�ĚĞ�
ů͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ�ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ͕�ďĂƐĠĞ�ƐƵƌ�ĚĞƐ�ĠŶĞƌŐŝĞƐ�ƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐ͕�ă�ů͛ĠĐŚĞůůe de la région. 
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1.3. LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D͛�GGLOMERATION DE SAINTES  

 
Figure 3 : Territoire de ůĂ��ŽŵŵƵŶĂƵƚĠ�Ě͛�ŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�^ĂŝŶƚĞƐ 

 
 

 La CDA de Saintes est située dans la région Nouvelle-
Aquitaine, dans le département de la Charente-Maritime.  
�͛ĞƐƚ�ƵŶ territoire très contrasté avec une commune-centre, 
Saintes, qui représente presque la moitié de la population 
ĚĞƐ� ϯϲ� ĐŽŵŵƵŶĞƐ� ƋƵŝ� ĐŽŵƉŽƐĞŶƚ� ů͛ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůŝƚĠ͘� >Ğ�
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�Ɛ͛ĠƚĞŶĚ�ƐƵƌ�ϰϳϱ�Ŭŵϸ�ĚŝǀŝƐĠ�ĞŶ�ĚĞƵǆ�ƉĂƌ� ůĞ�ĨůĞƵǀĞ�
Charente franchissable en trois points uniquement sur le 
territoire à Saintes.  

>͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�^ĂŝŶƚĞƐ�ƐĞ�ƐŝƚƵĞ�ă� ůĂ�ĐƌŽŝƐĠĞ�ĚĞƐ�ŐƌĂŶĚƐ�ĂǆĞƐ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶƚƐ�ĐŽŵŵĞ�ů͛�ϭϬ͕� ů͛�ϴϯϳ�Ğƚ� ůĂ�Z����
(Route Centre Europe Atlantique). Elle possède un fort potentiel Ě͛ĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠ�ƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞ de par sa position rétro 
littorale, mais également par son patrimoine naturel très riche.  Le territoire est occupé par un réseau 
ŚǇĚƌŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�ĐŽŵƉŽƐĠ�ĚƵ�ĨůĞƵǀĞ��ŚĂƌĞŶƚĞ͕�ĚĞ�ůĂ�^ĞƵŐŶĞ͕�ĚĞ�ů͛�ƌŶŽƵůƚ͕�ĚĞ�ů͛�ŶƚĞŶŶĞ͕�ĚƵ��ŽƌĂŶ�Ğƚ�
du Bourru.   
>Ă� ǀŝůůĞ� ĚĞ� ^ĂŝŶƚĞƐ� ƌĞŐƌŽƵƉĞ�ϰϯй�ĚĞ� ůĂ� ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ�ĚĞ� ů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͘� >Ă� ���� de Saintes est le second pôle 
Ě͛ĞŵƉůŽŝ de la Charente Maritime, avec une dynamique de croissance favorable, malgré un ralentissement 
conjoncturel.  >͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ� ůŽĐĂůĞ est portée pour une grande partie par ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ� ƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞůůĞ� Ğƚ� ůĞƐ� ĞŵƉůŽŝƐ�
publics, mais une dynamique de développement productif est en cours. La CDA de Saintes subit une 
ƉĠƌŝƉŚĠƌŝƐĂƚŝŽŶ� ĚĞƐ� ĐŽŵŵĞƌĐĞƐ� Ğƚ� ĚĞ� ů͛ŚĂďŝƚĂƚ� ͖� ƵŶ� ĞŶũĞƵ� ĨŽƌƚ� ĚƵ� ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ� ĞƐƚ� ĚĞ� ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ� ůĞƐ� centralités 
existantes. Son territoire Ɛ͛ŽƌŐĂŶŝƐĞ�ĂƵƚŽƵƌ Ě͛ƵŶ�ĐƈƵƌ�Ě͛ĂŐŐůŽmération (SaintesͿ͕�Ě͛ƵŶ ĞƐƉĂĐĞ�Ě͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ�
(Chaniers, Fontcouverte, Les Gonds, Saint-Georges-des-�ƀƚĞĂƵǆͿ͕� Ě͛ƵŶ� ƉƀůĞ� Ě͛ĠƋƵŝůŝďƌĞ� ;�ƵƌŝĞͿ͕� Ě͛ƵŶ� ƉƀůĞ� ĚĞ�
proximité (Corme-ZŽǇĂůͿ�Ğƚ�Ě͛ƵŶ�ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�ĂƵǆ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ�ƉůƵƐ�ƌƵƌĂůĞƐ͘ 
 
>͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ� Ă� ĞǆƉƌŝŵĠ� ůĂ� ǀŽůŽŶƚĠ� ĚĞ� ƐĞ� ĚŽƚĞƌ� Ě͛ƵŶĞ� ǀŝƐŝŽŶ� ŐůŽďĂůĞ� Ğƚ� ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĞ� lui permettant Ě͛ĂŐŝƌ�
localement et efficacement pour limiter son impact et adapter son territoire aux effets à venir du changement 
climatique.   Elle souhaite pour cela impliquer au maximum les acteurs locaux, valoriser les actions et projets 
ĞǆŝƐƚĂŶƚƐ�Ğƚ�ƉƌŽĨŝƚĞƌ�ĚĞ�ĐĞƚƚĞ�ĚĠŵĂƌĐŚĞ�ƉŽƵƌ�ƌĠĨůĠĐŚŝƌ�ĐŽŶũŽŝŶƚĞŵĞŶƚ�ĂƵǆ�ĂǆĞƐ�Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ͘ 
  

COMMUNAUTE �͛�''>KD�Z�d/KE����
SAINTES 

 
36 COMMUNES 

474,60 km² 
60 110 HABITANTS (2019) 
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2. ENERGIE 

2.1. BILAN DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES ET POTENTIELS DE REDUCTION 

2.1.1. Contexte méthodologique 

 Le périmètre étudié 

 
Dans le cadre du décret n°2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-ĠŶĞƌŐŝĞ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů͕� ů͛ĠƚĂƚ�ĚĞƐ�ůŝĞƵǆ�ĚĞ�ůĂ�
ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ�ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ�ĚŽŝƚ�ĐŽŶƚĞŶŝƌ�ƵŶĞ�ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�finale du territoire, pour les secteurs 
de référence suivants :  

x Résidentiel ͗� ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐ� ůŝĠĞƐ� ĂƵ� ĐŚĂƵĨĨĂŐĞ͕� ă� ůĂ� ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ� Ě͛ĞĂƵ� ĐŚĂƵĚĞ� ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ� Ğƚ� ĂƵǆ� ƵƐĂŐĞƐ�
ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ�ĚĞ�ů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ�ĚĞƐ�ƌĠƐŝĚĞŶĐĞƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ�ĚƵ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ; 

x Tertiaire ͗�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐ�ůŝĠĞƐ�ĂƵ�ĐŚĂƵĨĨĂŐĞ͕�ă�ůĂ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�Ě͛ĞĂƵ�ĐŚĂƵĚĞ�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ�Ğƚ�ĂƵǆ�ƵƐĂŐĞƐ�ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ�
ĚĞ�ů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ�ĚĞƐ�ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ�ƚĞƌƚŝĂŝƌĞƐ�ĚƵ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ; 

x Industrie : consommations liées aux procédés industriels ; 
x Agriculture : consommationƐ� ůŝĠĞƐ� ă� ů͛ƵƐĂŐĞ� ĚĞ� ĐĂƌďƵƌĂŶƚ� ĚĞƐ� ŵĂĐŚŝŶĞƐ� Ğƚ� ǀĠŚŝĐƵůĞƐ� ĂŐƌŝĐŽůĞƐ͕� ĚĂŶƐ� ůĞƐ�

bâtiments et dans les serres ; 
x Transport routier : consommations liées aux déplacements de personnes et de marchandises sur les routes du 

territoire ; 
x Transport non routier : consommations liées aux déplacements de personnes et marchandises hors route sur 

le territoire ; 
 
>ĞƐ�ƐŽƵƌĐĞƐ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ƉƌŝƐĞƐ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĞ�ĚĂŶƐ�ĐĞƚƚĞ�ĠƚƵĚĞ�ƐŽŶƚ�ůĞƐ�ƐƵŝǀĂŶƚĞƐ : 

x Electricité ; 
x Energie renouvelables (biomasse, déchets, autres énergies renouvelables thermiques, biocarburant) ; 
x Gaz naturel ; 
x Produits pétroliers ; 
x ZĠƐĞĂƵ�ĚĞ�ĐŚĂůĞƵƌ�;ůĞ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�ĚĞ�ůĂ����ĚĞ�^ĂŝŶƚĞƐ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ĐŽŶĐĞƌŶĠͿ. 

 
>͛ĂŶŶĠĞ�ĚĞ�ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ�ĐŚŽŝƐŝĞ�ĞƐƚ�ϮϬϭϵ͘��Ŷ�ĞĨĨĞƚ͕�ůĂ�ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ�ĞƐƚ�ďĂƐĠĞ�ĞŶ�ŐƌĂŶĚĞ�ƉĂƌƚŝĞ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĚŽŶnées 
ĚĞ�ů͛�Z��͕�ĚŽŶƚ�ůĞƐ�ƉůƵƐ�ƌĠĐĞŶƚĞƐ�ƉŽƌƚĞŶƚ�ƐƵƌ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϭϵ͘ 
 

A SAVOIR  

Le bilan énergétique du territoire permet :  
x De situer la responsabilité du territoire vis-à-vis des enjeux énergie-climat ; 
x �Ğ�ƌĠǀĠůĞƌ�ƐĞƐ�ůĞǀŝĞƌƐ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ�ƉŽƵƌ�ů͛ĂƚƚĠŶƵĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ůĂ�ŵĂŠƚƌŝƐĞ�ĚĞ�ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ ; 
x De comprendre les déterminants de ses émissions et de hiérarchiser les enjeux selon les différents 

ƐĞĐƚĞƵƌƐ�ŽƵ�ƉŽƐƚĞƐ�Ě͛ĠŵŝƐƐŝŽŶƐ. 

 Les notions clés 

Les unités utilisées dans le cadre de ce diagnostic seront les GWh, les MWh ou les kWh :  
x 1 GWh = 1 000 MWh = 1 000 000 kWh  
x 1 GWh = 86 tep (tonne équivalent pétrole)  
x 1 kWh = 3 600 000 J (Joules) 

Les consommations sont exprimées en énergie finale͕� Đ͛ĞƐƚ-à-ĚŝƌĞ� ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ� ƋƵŝ� ĞƐƚ� ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ� ĚĠůŝǀƌĠĞ� ĂƵ�
consommateur, sans prendre en compte les pertes liées à son extraction, sa transformation et son transport. Le calcul 
ĚĞ�ĐĞƐ�ƉĞƌƚĞƐ�ƉĞƌŵĞƚ�ĚĞ�ĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌ�ů͛énergie primaire consommée.  
 
WĂƌ�ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ͕�ůĞ�ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚ�ĚĞ�ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶ�ĞŶƚƌĞ�ĠŶĞƌŐŝĞ�ƉƌŝŵĂŝƌĞ�Ğƚ�ĠŶĞƌŐŝĞ�ĨŝŶĂůĞ�ĞƐƚ�ĚĞ�Ϯ͕ϱϴ�ƉŽƵƌ�ů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ�Ğƚ�ĚĞ�ϭ�
pour toutes les autres énergies.  
 
Par défaut dans le présent rapport, sauf mention contraire, les résultats concernent les consommĂƚŝŽŶƐ� Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�
finale. 
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 Les données utilisées  

�ĨŝŶ�ĚĞ�ŵĞŶĞƌ�ă�ďŝĞŶ�ů͛ĠƚƵĚĞ͕ ůĞƐ�ĐŚŝĨĨƌĞƐ�ŝƐƐƵƐ�ĚĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�ĚĞ�ů͛�Z���;�ŐĞŶĐĞ�ZĠŐŝŽŶĂůĞ�Ě͛�ǀĂůƵĂƚŝŽŶ��ŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�Ğƚ�
Climat) ont été utilisés. 

2.1.2. État des lieux des consommations énergétiques 

 Consommations globales 

>Ğ�ŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�ƐƵŝǀĂŶƚ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ůĞƐ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ĨŝŶĂůĞ�ĚƵ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�ĞŶ�ϮϬϭϵ�ƉŽƵƌ�ĐŚĂĐƵŶ�ĚĞƐ�ƐĞĐƚĞƵƌƐ�ĚĞ�
référence et par sources :  

 
Figure 4 :�ŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ĨŝŶĂůĞ͕����ĚĞ�^ĂŝŶƚĞƐ͕�ϮϬϭϵ͕�ƐŽƵƌĐĞ : AREC 

>Ă�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ�ƚŽƚĂůĞ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ĨŝŶĂůĞ�ĞƐƚ�ĚĞ�ϭ 500 GWh, soit 25 MWh par habitant. Les secteurs du territoire les plus 
consommateurs sont les transports routiers (45%) le résidentiel (32%) et le tertiaire (16%). 
 

 
Figure 5 : sĞŶƚŝůĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐ�ĚƵ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�ƉĂƌ�ƐĞĐƚĞƵƌ�Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ͕����ĚĞ�^ĂŝŶƚĞƐ͕�ϮϬϭϵ͕�ƐŽƵƌĐĞ : AREC 

>Ă�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ƉĂƌ�ŚĂďŝƚĂŶƚ�ƐƵƌ�ůĞ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�ĚĞ�ůĂ����ĚĞ�^ĂŝŶƚĞƐ�ĞƐƚ�Ě͛ĞŶǀŝƌŽŶ�Ϯϱ͕ϭ�DtŚ͘��ůůĞ�ĞƐƚ�ĠƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ�
à celle de Charente-DĂƌŝƚŝŵĞ� ;Ϯϱ͕ϯ�DtŚ� ƉĂƌ� ŚĂďŝƚĂŶƚͿ� Ğƚ� ŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞ� Ě͛ĞŶǀŝƌŽŶ� ϭϬй� ă� ĐĞůůĞ� ĚĞ� ůĂ� ZĠŐŝŽŶ� EŽƵǀĞůůĞ-
Aquitaine (28,2 MWh par habitant) :  
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Figure 6 : ZĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ƉĂƌ�ŚĂďŝƚĂŶƚ�ƐƵƌ�ůĞ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ de la CA de Saintes, de la Charente-Maritime et de 

la Nouvelle-Aquitaine 

>ĞƐ�ĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞƐ�ĞŶƚƌĞ�ůĞƐ�ĠĐŚĞůůĞƐ�ůŽĐĂůĞƐ͕�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞƐ�Ğƚ�ƌĠŐŝŽŶĂůĞƐ�Ɛ͛ĞǆƉůŝƋƵĞŶƚ�ƉĂƌ�ƵŶĞ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƐĞĐƚĞƵƌ�
du Transport plus importante pour la CA de Saintes (respectivement 11,3 contre 9,9 et 10,3 MWh par habitant) ainsi 
ƋƵ͛ƵŶ�ƐĞĐƚĞƵƌ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĞů�ŵŽŝŶƐ�ĚĠǀĞůŽƉƉĠ�ƋƵ͛ĞŶ��ŚĂƌĞŶƚĞ-Maritime et en Nouvelle-Aquitaine (respectivement 0,8 contre 
2,9 et 5,6 MWh par habitant). 
 
  

0.0 MWh/hab

5.0 MWh/hab

10.0 MWh/hab

15.0 MWh/hab

20.0 MWh/hab

25.0 MWh/hab

30.0 MWh/hab

CA de Saintes Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Consommations d'énergie par habitant, CA de Saintes, Charente-Maritime, 
Nouvelle Aquitaine, 2019 

Agriculture, foret et
pêche

Industrie

Transport

Tertiaire

Résidentiel



 

 04/04/2023 13 | 84 
 

 Le transport (routier et non routier) 

Le périmètre du ƐĞĐƚĞƵƌ�ĚĞƐ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ�ŝŶĐůƵƚ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ�ĞĨĨĞĐƚƵĠƐ�ƐƵƌ�ůĞ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕�ƉĂƌ�ůĞƐ�ŚĂďŝƚĂŶƚƐ͕�
ůĞƐ�ǀŝƐŝƚĞƵƌƐ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ĨůƵǆ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐŝƚ͘�>͛ĠƚƵĚĞ�ŝŶĐůƵĞ�ůĞs transports de personne et de marchandise effectués sur le 
territoire. Ces déplacements ƐŽŶƚ�ă� ů͛ŽƌŝŐŝŶĞ�Ě͛ƵŶĞ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ�ĚĞ�676 GWh, soit 45% du bilan énergétique 2019. 
Environ 58% de cette consommation, soit 393 GWh sont associées au transport de personne et les 42% restants, soit 
283 GWh, au transport de marchandise. Elles sont réparties de la manière suivante : 

 
Figure 7 : Répartition des consommations du secteur Transport, CA de Saintes, 2019, source : AREC 

Le transport routier est très majoritaire en termes de consommations énergétiques, avec 99% des consommations 
totales du secteur Transport. Les transports aériens et maritimes ne sont pas développés sur le territoire.  
 
La répartition des consommations énergétiques finĂůĞƐ�ƉĂƌ�ƚǇƉĞ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ƐĞĐƚĞƵƌ�dƌĂŶƐƉŽƌƚ�ƐŽŶƚ�ƉƌĠƐĞŶƚĠĞƐ�ƐƵƌ�
la figure ci-dessous : 

 
Figure 8 : ZĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐ�ĚƵ�ƐĞĐƚĞƵƌ�dƌĂŶƐƉŽƌƚ�ƉĂƌ�ƚǇƉĞ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ͕����ĚĞ�^ĂŝŶƚĞƐ͕�ϮϬϭϵ͕�ƐŽƵƌĐĞ : AREC 

On remarque que les produits pétroliers (essence et gazole) représentent une part très importante des consommations 
Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ͕�ĂǀĞĐ�ϵϮй�ĚƵ�ďŝůĂŶ�ƚŽƚĂů͘�>Ğ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ�ƌŽƵƚŝĞƌ͕�ĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚ�ďĂƐĠ�ƐƵƌ�ĐĞƐ�ĐĂƌďƵƌĂŶƚƐ͕�ĞǆƉůŝƋƵĞ�ĐĞ�ƚĂƵǆ͘�>Ă�
part de biocarburant, qui représente 8й� ĚĞƐ� ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐ� Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ� ĚƵ� ƐĞĐƚĞƵƌ͕� ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ� ă� ůĂ� ƚĞŶĞƵƌ� ĞŶ�
ďŝŽĐĂƌďƵƌĂŶƚ� ĚĞ� ů͛ĞƐƐĞŶĐĞ͘� >ĞƐ� ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐ� ƌĞůĂƚŝǀĞƐ� ĂƵǆ� ǀĠŚŝĐƵůĞƐ� ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐ� Ğƚ� ŐĂǌ� ŶĂƚƵƌĞů� ŶĞ� ƐŽŶƚ� ƉĂƐ� ĂƐƐĞǌ�
importantes pour paraître sur ce graphique. 
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CHIFFRES-CLES  

 
x Une dépendance à la voiture͕�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝǀĞ�Ě͛ƵŶ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�ƌƵƌĂů͘��͛ĂƉƌğƐ�ů͛/E^��͕�près de 85% des 

actifs du territoire vont travailler en voiture en 2019 ; 
x Trafic important : la ville de Saintes génère des migrations domicile-travail importante, selon le 

SchĠŵĂ� ZŽƵƚŝĞƌ� �ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů� ϮϬϭϬͬϮϬϯϬ͘� >Ğ� ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ� ĞƐƚ� ƚƌĂǀĞƌƐĠ� ƉĂƌ� ů͛�ϭϬ͕� ůĂ� ZEϭϱϬ� Ğƚ�
plusieurs routes Départements très fréquentées. 
 

 Le secteur résidentiel  

>ĞƐ�ƵƐĂŐĞƐ�ĚƵ�ďąƚŝŵĞŶƚ�ĠƚƵĚŝĠƐ�ƐŽŶƚ�ůĞ�ĐŚĂƵĨĨĂŐĞ͕�ů͛ĞĂƵ�ĐŚĂƵĚĞ�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ�Ğƚ�ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ�Ě͛ĠůĞctricité spécifique (éclairage, 
télévision, réfrigérateur, etc.). 
 
Les consommations du secteur résidentiel sont de 475 GWh, soit 32% du bilan, en 2019. Elles sont réparties de la manière 
suivante :  

 
Figure 9 : ZĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ĚƵ�ƐĞĐƚĞƵƌ�ZĠƐŝĚĞŶƚŝĞů͕����ĚĞ�^ĂŝŶƚĞƐ͕�ϮϬϭϵ͕�ƐŽƵƌĐĞ : AREC 

 
Figure 10 : ZĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ĚƵ�ƐĞĐƚĞƵƌ�ZĠƐŝĚĞŶƚŝĞů�ƉĂƌ�ƵƐĂŐĞ͕����ĚĞ�^ĂŝŶƚĞƐ͕�ϮϬϭϵ͕�ƐŽƵƌĐĞ : AREC 

Le chauffage des logements représente la majeure partie des consommations du secteur Résidentiel (68%). 
 
La carte suivante représente les énergies de chauffage utilisées dans les résidences principales. Le diamètre du 
diagramme est proportionnel au nombre de résidences principales :  
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Figure 11 : Modes de chauffage des résidences principales, CA de Saintes, 2019, source : INSEE 

Le chauffage électrique (41% des résidences principales) est majoritaire sur le territoire. hŶ�ƉĞƵ�ƉůƵƐ�Ě͛ƵŶ�ƋƵĂƌƚ�;Ϯϲ͕ϱйͿ�
ĚĞƐ�ƌĠƐŝĚĞŶĐĞƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ�Ě͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ�ƐŽŶƚ�ĐŚĂƵĨĨĠĞƐ�ĂƵ�ŐĂǌ�Ğƚ�ϭϭ͕ϲй�ĂƵ�ĨŝŽƵů͘��Ğ�ƐŽŶƚ�ůĞƐ�ĚĞƵǆ�
ĠŶĞƌŐŝĞƐ�ƵƚŝůŝƐĠĞƐ�ůĞƐ�ƉůƵƐ�ĐĂƌďŽŶĠĞƐ͕�ƋƵŝ�ƌĞůğǀĞŶƚ�ĚŽŶĐ�Ě͛ƵŶ�ĞŶũĞƵ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ͘�>ĞƐ�ĂƵtres modes de 
chauffage, dont fait partie le bois-énergie, sont utilisés par 17,8% des résidences principales de la CA de Saintes. 
 

 
Figure 12 : Répartition des modes de chauffage par année de construction, CA de Saintes, 2019, source : AREC 

Les systèmes de chauffage au fioul ont progressivement diminué depuis 1919 avant de disparaître des nouvelles 
constructions après 2013. Au contraire, la part ĚĞ�ů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ŵŽĚĞ�ĚĞ�ĐŚĂƵĨĨĂŐĞ�Ŷ͛Ă�ĐĞƐƐĠ�ĚĞ�ĐƌŽŠƚƌĞ�ũƵƐƋƵ͛ĞŶ�
ϮϬϭϯ�ƉŽƵƌ�ĂƚƚĞŝŶĚƌĞ�ϲϬй�ĚĞƐ�ŶŽƵǀĞůůĞƐ�ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ĐŚĂƵĨĨĂŐĞ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ�ŶĞƵǀĞƐ͘�>͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ�;ϱϬйͿ͕�ůĞ�
bois (27%) et le gaz (22%) sont les trois principaux modes de chauffage des constructions les plus récentes (après 2013). 
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CHIFFRES-CLES  

 
x >Ğ� ƐĞĐƚĞƵƌ� ƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞů� ĞƐƚ� ƌĞůĂƚŝǀĞŵĞŶƚ� ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌ͕� ĂǀĞĐ� ϯϮй�ĚĞƐ� ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐ� Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�

globales du territoire. Ceci est lié à un nombre important de logements de grande taille (80 % des 
résidences principales sont des maisons) et anciens (45% des logements construits avant 1970 et 
20% avant 1920) ; 

x La majorité des consommations du secteur sont associées au chauffage, 26,5% des ménages se 
chauffent au gaz et 11,6% au fioul, énergies les plus carbonées. Ces ménages sont également plus 
exposés à la hausse des prix des énergies fossiles. 
 

 Le secteur tertiaire 

>Ğ�ƉĠƌŝŵğƚƌĞ�ĚƵ�ƐĞĐƚĞƵƌ�ƚĞƌƚŝĂŝƌĞ�ƉƌĞŶĚ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĞ�ůĞƐ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐ�ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞƐ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ�ă�ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ : électricité 
et combustibles de chauffage dans les structures. Les consommations énergétiques du secteur tertiaire sont de 244 
GWh, soit 16% du bilan, en 2019. Elles sont réparties de la manière suivante :  

 
Figure 13 : Répartition deƐ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ĚƵ�ƐĞĐƚĞƵƌ�ZĠƐŝĚĞŶƚŝĞů͕����ĚĞ�^ĂŝŶƚĞƐ͕�ϮϬϭϵ͕�ƐŽƵƌĐĞ : AREC 

��ŶŽƵǀĞĂƵ͕�ů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ�Ğƚ�ůĞ�ŐĂǌ�ƉƌĞŶŶĞŶƚ�ƵŶĞ�ƉůĂĐĞ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ͕�ĂǀĞĐ�ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚ�
ϰϱй�Ğƚ�ϯϯй�ĚĞƐ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ĚƵ�ƐĞĐƚĞƵƌ�ƚĞrtiaire. 
 
�Ğ� ďŝůĂŶ� Ŷ͛ĞƐƚ� ƉĂƐ� ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ� ă� ůĂ� ŵĂŝůůĞ� ĐŽŵŵƵŶĂůĞ͘� >ĞƐ� ĚĞƵǆ� ƉůƵƐ� ŐƌĂŶĚƐ� ĞŵƉůŽǇĞƵƌƐ� ĚĞ� ůĂ� �ŽŵŵƵŶĂƵƚĠ�
Ě͛�ŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ�ƐŽŶƚ�ůĞ��ĞŶƚƌĞ�,ŽƐƉŝƚĂůŝĞƌ�^ĂŝŶƚŽŶŐĞ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ů͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ�ƉƵďůŝƋƵĞ͘��Ƶ�ĨĂŝƚ�Ě͛ƵŶ�ŐƌĂŶĚ�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�
salariés, ces acteurs sonƚ� ƉƌŽďĂďůĞŵĞŶƚ� ă� ů͛ŽƌŝŐŝŶĞ� ĚĞ� ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ� Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ� ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ� Ğƚ� ĚŽŶĐ� ĚĞ� ůĞǀŝĞƌƐ� ĚĞ�
réduction importants pour le secteur Tertiaire. 

 >͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ 

>Ğ�ƉĠƌŝŵğƚƌĞ�ĚƵ�ƐĞĐƚĞƵƌ�ĂŐƌŝĐŽůĞ�ƉƌĞŶĚ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĞ�ůĞƐ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐ�ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞƐ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ�ă�ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ : électricité 
et combustible de chauffage dans les structures et carburant pour les engins agricoles. 
 
>Ğ�ƐĞĐƚĞƵƌ�ĂŐƌŝĐŽůĞ�ĞƐƚ�ă�ů͛ŽƌŝŐŝŶĞ�Ě͛ƵŶĞ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ�ĚĞ�59 GWh, soit environ 4% du bilan, en 2019. 
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Figure 14 : ZĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ĚƵ�ƐĞĐƚĞƵƌ�ĂŐƌŝĐŽůĞ�ƉĂƌ�ƚǇƉĞ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ͕����ĚĞ�^ĂŝŶƚĞƐ͕�ϮϬϭϵ͕�ƐŽƵƌĐĞ : AREC 

La majorité de ces consommations sont associées à la culture de blé, de maïs et des vignes. La carte suivante représente 
la répartition des cultures sur le territoire de la CA de Saintes :  

 
Figure 15 : Répartition des cultures sur le territoire, CA de Saintes, 2019, source : RPG 

  

Electricité
14%

EnRth et déchets, 
biocarburants

1%

Gaz naturel
3%

Chaleur, vapeur et 
autres «

Produits pétroliers
82%

Répartition des consommations d'énergie de l'Agriculture par type d'énergie, CA 
de Saintes, 2019



 

 04/04/2023 18 | 84 
 

 >͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĞ 

Le périmètre du secteur industriel prend en compte les consommations énergéƚŝƋƵĞƐ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ�ă�ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ : électricité 
Ğƚ�ĐŽŵďƵƐƚŝďůĞƐ�ĚĞ�ĐŚĂƵĨĨĂŐĞ�ͬ�ƌĞĨƌŽŝĚŝƐƐĞŵĞŶƚ͘�>ĞƐ�ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ŶĞ�ƐŽŶƚ�ƉĂƐ�
ŝŶƚĠŐƌĠĞƐ� ĚĂŶƐ� ů͛ĠƚƵĚĞ͘� En effet, le Décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial 
ƉƌĠĐŽŶŝƐĞ�Ě͛ĞǆĐůƵƌĞ�ĐĞƐ�ƐŝƚĞƐ�ĚƵ�ďŝůĂŶ�ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ�ĂĨŝŶ�Ě͛ĠǀŝƚĞƌ�ůĞ�ĚŽƵďůĞ�ĐŽŵƉƚĞ�ĞŶƚƌĞ�ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ĚĞ�ƌĠƐĞĂƵ�ĐŽŶƐŽŵŵĠĞ�
ƉŽƵƌ�ĐŚĂĐƵŶ�ĚĞƐ�ƐĞĐƚĞƵƌƐ�Ğƚ�ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ƉƌŝŵĂŝƌĞ�;ĐŚĂƌďŽŶ͕ gaz, bois, uranium, etc.) consommée afin de la produire. Ceci 
Ŷ͛Ă�ĐĞƉĞŶĚĂŶƚ�ƉĂƐ�Ě͛ŝŶĐŝĚĞŶĐĞ�ƐƵƌ�ůĞ�ďŝůĂŶ�ůŽĐĂů�ĐĂƌ�ĂƵĐƵŶ�ƐŝƚĞ�ĚĞ�ĐĞ�ƚǇƉĞ�Ŷ͛Ă�ĠƚĠ�ƌĞĐĞŶƐĠ�ƐƵƌ�ůĞ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�ĚĞ�ůĂ����ĚĞ�
Saintes.  
 
>Ğ�ƐĞĐƚĞƵƌ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĞů�ĞƐƚ�ă�ů͛ŽƌŝŐŝŶĞ�Ě͛ƵŶĞ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ�ĚĞ�45 GWh, soit 3% du bilan, en 2019. Les sources utilisées sont 
réparties de la manière suivante :  

 
Figure 16 : Répartition des consommations énergétiques du secteur Industrie, CA de Saintes, 2019, source : AREC 

Le gaz est majoritaiƌĞŵĞŶƚ�ƵƚŝůŝƐĠ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƐĞĐƚĞƵƌ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĞů͘�/ů�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ϲϬй�ĚĞƐ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ĚƵ�ƐĞĐƚĞƵƌ�
ĞŶ� ϮϬϭϵ� ƐƵƌ� ůĞ� ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ� ĚĞ� ůĂ� �ŽŵŵƵŶĂƵƚĠ� Ě͛�ŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͘ >͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ� ;ϮϵйͿ� Ğƚ� ůĞƐ� ƉƌŽĚƵŝƚƐ� ƉĠƚƌŽůŝĞƌ� ;ϭϭйͿ�
complètent ces consommations. 

 Le traitement des déchets  

/ů� Ŷ͛ĞǆŝƐƚĞ� ƉĂƐ� Ě͛hŶŝƚĠ� Ě͛/ŶĐŝŶĠƌĂƚŝŽŶ� Ě͛KƌĚƵƌĞƐ� DĠŶĂŐğƌĞƐ� ;h/KDͿ͕� Ŷŝ� Ě͛/ŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ� ĚĞ� ^ƚŽĐŬĂŐĞƐ� ĚĞ� �ĠĐŚĞƚƐ� EŽŶ�
Dangereux (ISDND) sur le territoire. Le fonctionnement des sites de traitement des déchets du territoire ne participe 
donc pas au bilan énergétique. 

2.1.3. WŽƚĞŶƚŝĞů�ĚĞ�ƌĠĚƵĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ 

WŽƵƌ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ƐĞĐƚĞƵƌƐ�Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ�ĚƵ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕�ůĞƐ�ƉŽƚĞŶƚŝĞůƐ�ĚĞ�ŵĂŠƚƌŝƐĞ�ĚĞ�ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ĚĠĨŝŶŝƐ͘�/ůƐ�ĐŽŶƐƚŝƚƵĞnt 
les opportunités dont dispose le territoire pour réduire ƐĞƐ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ͘�/ůƐ�ƐŽŶƚ�ďĂƐĠƐ�ƐƵƌ�ůĞ�ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ�
ŝŶŝƚŝĂů͕�ůĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ�ĚƵ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�Ğƚ�ƵŶ�ĐĞƌƚĂŝŶ�ŶŽŵďƌĞ�Ě͛ŚǇƉŽƚŚğƐĞƐ�ĞǆƉůŝĐŝƚĠĞƐ�Đŝ-après. 
 
�ŝŶƐŝ͕� ŝů� ĞƐƚ� ƉŽƐƐŝďůĞ͕� Ɛŝ� ůĞ� ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ� ĚĠǀĞůŽƉƉĞ� ů͛ŝŶƚĠŐƌĂůŝƚĠ� ĚĞ� ƐŽŶ� ƉŽƚĞŶƚŝĞů͕� ĚĞ� ƌĠĚƵŝƌĞ� ĚĞ� 58% ses consommations 
Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ă�ŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬϱϬ�ƉĂƌ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ă�ϮϬϭϵ, à population constante. 
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Figure 17 : WŽƚĞŶƚŝĞů�ŵĂǆŝŵĂů�ĚĞ�ƌĠĚƵĐƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ͕����ĚĞ�^ĂŝŶƚĞƐ͕�ƐŽƵƌĐĞ : Etude TEPOS 2016, Axceleo, et 

NEPSEN 

Le calcul de ces potentiels pour les principaux postes est détaillé ci-après. Ces potentiels sont des hypothèses maximales 
qui devront être affinés dans le cadre de la phase de stratégie du PCAET en fonction des réelles possibilités du territoire. 

 Transports  

WŽƚĞŶƚŝĞů�Ě͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ĚƵ�secteur Transport 
>ĞƐ�ƉŽƚĞŶƚŝĞůƐ�ĚĞ�ŵĂŝƚƌŝƐĞ�ĚĞ�ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ĚĠƚĞƌŵŝŶĠƐ�en croisant ů͛ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƉĂƌĐ�ĚĞ�ǀĠŚŝĐƵůĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝƐŝŽŶ�ϮϬϯϬ-
ϮϬϱϬ� ĚĞ� ů͛���D� Ğƚ� ůĂ�ŵĠƚŚŽĚĞ� ĚĞ� ĐĂůĐƵů� ĚĞƐ� ŐĂŝŶƐ� ĞŶ� ŬtŚ� ĐƵŵĂĐ� ĚĞƐ� �ĞƌƚŝĨŝĐĂƚƐ� Ě͛�ĐŽŶŽŵŝĞ� Ě͛�ŶĞƌŐŝĞ� ;���Ϳ͘� >ĞƐ�
hypothèses de réductioŶ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞƐ�ƐŽŶƚ�ƉƌĠƐĞŶƚĠĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƚĂďůĞĂƵ�Đŝ-dessous : 
 

Transport  EŽŵďƌĞ� Ě͛ƵŶŝƚĠƐ�
concernées 

 Gains 
Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ 

100% des personnes travaillant sur leur lieu de résidence utilise un mode de 
déplacement doux (vélo, marche) au lieu de la voiture 

5 900 pers -18 GWh 

La totalité des personnes travaillant sur un commune différent de leur lieu de 
résidence utilise les transport e commun ou le covoiturage au lieu de la voiture 

13 449 pers -47 GWh 

Gonflage des pneumatiques pour véhicules légers et véhicules utilitaires légers 25 736 véhicules -127 GWh 
DŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ĚĞ�ƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ�Ě͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ�ƉŽƵƌ�ĠǀŝƚĞƌ�ĚĞƐ�ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ 5 900 pers -16 GWh 
Réduction de la limitation de vitesse (passage de 90km/h à 80 et de 130 à 110) 13 449 pers -28 GWh 
Développement des transports en commun et du covoiturage pour les trajets longue 
distance 

25 736 véhicules -47 GWh 

Tableau 1 : �ĐƚŝŽŶƐ�ŵŝƐĞƐ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ă�ů͛ĠĐŚĞůůĞ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ�Ğƚ�ŐĂŝŶƐ�ƉŽƚĞŶƚŝĞůƐ�ĂƐƐŽĐŝĠƐ͕�ƐŽƵƌĐĞ : NEPSEN 

Bilan pour le secteur transports 
Secteur Consommation 2019 Potentiel 2050 Gains 
Transport 676 GWh 252 GWh - 424 GWh 

- 63 % 
Tableau 2 : Bilan des potentiels de Maîtrise de l'énergie du secteur transports, Source : NEPSEN 
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 Résidentiel  

WŽƚĞŶƚŝĞů�Ě͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ĚƵ�ƐĞĐƚĞƵƌ�ĚĞ�ů͛ŚĂďŝƚĂƚ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĞů 
>ĞƐ�ĠĐŽŶŽŵŝĞƐ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ĚƵ�ƐĞĐƚĞƵƌ�ZĠƐŝĚĞŶƚŝĞů�ƐŽŶƚ�ƉƌĠĐŝƐĠĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƚĂďůĞĂƵ�ci-dessous : 

Transport  EŽŵďƌĞ� Ě͛ƵŶŝƚĠƐ�
concernées 

 Gains 
Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ 

Rénovation de 100% des maisons, soit 22 422 maisons -190 GWh 

Rénovation de 100% des appartements, soit 5 438 apparts. -27 GWh 
DŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĚΖĠĐŽŐĞƐƚĞƐ�ƉĂƌ�ϭϬϬй�ĚĞƐ�ŵĠŶĂŐĞƐ͕�ƐŽŝƚ 28 763 ménages -67 GWh 

Tableau 3 : ZĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ŐĂŝŶƐ�ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞƐ�ĚĞ�ů͛,ĂďŝƚĂƚ�ƉĂƌ�ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶ͕�ƐŽƵƌĐĞ : NEPSEN 

Bilan pour le secteur Résidentiel  
Consommation 2019 Potentiel 2050 Gains 

Total 474 GWh 190 GWh - 284 GWh 
-60 % 

Tableau 4 : Bilan des potentiels de maîtrise de l'énergie du secteur résidentiel, Source : étude TEPOS 2016 Axceleo / NEPSEN 

 �ŝůĂŶ�ƐƵƌ�ůĂ�ŵĂŠƚƌŝƐĞ�ĚĞ�ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ� 

Secteur Consommation 
2019 

Niveau 
théorique 
2050 

Gain 
possible 
(GWh/%) 

Objectifs opérationnels du territoire 

Procédés 
industriels 

45 GWh 10 GWh -35 GWh 
-77 % 

Amélioration de l'efficacité énergétique des 
procédés industriels et sur les consommations 
Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ĚĞƐ�ďąƚŝŵĞŶƚƐ 

Tertiaire 244 GWh 122 GWh -122 GWh 
-50 % 

Amélioration thermique des bâtiments, mise en 
ƈƵǀƌĞ� ĚĞ� ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐ� ĚĞ� ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ� Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�
renouvelable, efficacité énergétique sur la 
ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ� Ě͛�ĂƵ� �ŚĂƵĚĞ� ^ĂŶŝƚĂŝƌĞ, sur 
ů͛ĠĐůĂŝƌĂŐĞ͕�ĞƚĐ͘ 

Résidentiel 474 GWh 190 GWh - 284 GWh 
- 60 % 

Amélioration thermique du bâti, sobriété 
énergétique et changements des 
comportements, évolution des systèmes de 
chauffage 

Agriculture 59 GWh 37 GWh -22 GWh 
- 37 % 

�ĐƚŝŽŶƐ� Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ� ĚĞ� ů͛ŝƐŽůĂƚŝŽŶ� ƐƵƌ� ůĞ� ďąƚŝ͕�
Ě͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ�ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ�ĚĞ�ů͛ĠĐůĂŝƌĂŐĞ͘ 
Changement de pratiques des éleveurs et 
réduction des consommations de carburant des 
engins. 

Transport 676 GWh 252 GWh - 424 GWh 
- 63 % 

Amélioration des équipements (pneus, moteurs 
moins consommateurs, électrification) 
�ŚĂŶŐĞŵĞŶƚ�Ě͛ƵƐĂŐĞ�;ĐŽǀoiturage, autopartage), 
écoconduite. 

Déchets / / / / 
TOTAL 1 499 GWh 623 GWh - 877 GWh  

 -458% 
 

Tableau 5 : WŽƚĞŶƚŝĞů�ŵĂǆŝŵĂů�ĚĞ�DĂŠƚƌŝƐĞ�ĚĞ�ů͛�ŶĞƌŐŝĞ�ĚƵ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕�ƐŽƵƌĐĞ : diagnostic énergétique, INSEE et méthodologie 
Destination TEPOS  
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2.1.4. �ŶũĞƵǆ�ŵŝƐ�ĞŶ�ĠǀŝĚĞŶĐĞ�ƉĂƌ�ů͛ĠƚƵĚĞ 

Atout  Faiblesse 

� Une consommation de bois énergie 
importante sur le territoire : 18% des 
résidences principales sont chauffées au bois 
ĞŶ� ϮϬϭϵ� Ě͛ĂƉƌğƐ� ů͛/E^��͘� DġŵĞ� Ɛŝ� ůĞ� ďŽŝƐ�
Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ĨŽƌĐĠŵĞŶƚ� ůŽĐĂů͕�ĐĞƚƚĞ�ĠŶĞƌŐŝĞ�ĞƐƚ�
renouvelable et a un impact carbone faible ; 

� Les systèmes de chauffage au fioul ont 
progressivement diminué depuis 1919 
avant de disparaître des nouvelles 
constructions après 2013. 

 

� >͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ĨŝŽƵů�Ğƚ�ĚƵ�ŐĂǌ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ĐŚĂƵĨĨĂŐĞ�
des logements, pour respectivement 11,6% et 
26,5% des ménages les exposent 
particulièrement à la hausse des prix des 
énergies fossiles 

� Pour les déplacements des résidents, la voiture 

individuelle est le principal mode de transport 

utilisé. �͛ĂƉƌğƐ� ů͛/E^��͕� 85 % des actifs du 

territoire. 
   

Opportunité  Menace 

� Un potentiel de réduction des 

consommations énergétiques intéressant 

sur le territoire (40% par rapport à 2019), 
principalement pour les secteurs 
Résidentiel, Industrie et Transport. 

 

 

� �ĞƐ�ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ�;ŝŶĚƵƐƚƌŝĞ�Ğƚ�ƚĞƌƚŝĂŝƌĞͿ�ă�ů͛ŽƌŝŐŝŶĞ�
de 19% des consommations énergétique. 
>͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ� ůŽĐĂůĞ� ĞƐƚ� ĚŽŶĐ� ǀƵůŶĠƌĂďůĞ à la 

hausse du prix des énergies conventionnelles 
� >͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ� ĂŐƌŝĐŽůĞ� ĚƵ� ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕� bien que peu 

consommatrice, est économiquement très 
vulnérable à la hausse du prix des énergies 
fossiles ; 

� Les carburants utilisés sont peu diversifiés : les 
produits pétroliers sont de très loin majoritaires 
ƉĂƌ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ĂƵ�ŐĂǌ�ŽƵ�ă�ů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͕�ƋƵĞ�ĐĞ�ƐŽŝƚ�
pour les transports de marchandises ou de 
personnes.  
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2.2. PRODUCTION D͛ENERGIE RENOUVELABLE SUR LE TERRITOIRE 

2.2.1. Contexte méthodologique 

 Périmètre étudié  

>Ğ�ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�Ě͛�ŶĞƌŐŝĞƐ�ZĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐ�;�ŶZͿ�ǀŝƐĞ�ă�ĞƐƚŝŵĞƌ�ůĂ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�ĂĐƚƵĞůůĞ�ĚƵ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�
son potentiel de développement, pouvant être mobilisé annuellement à horizon 2050 en exploitant les ressources 
natureůůĞƐ�Ğƚ�ŝƐƐƵĞƐ�Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ�ĂŶƚŚƌŽƉŝƋƵĞƐ͘ 
 
>ĞƐ�ĨŝůŝğƌĞƐ�ƐƵŝǀĂŶƚĞƐ�ŽŶƚ�ĨĂŝƚ�ů͛ŽďũĞƚ�ĚĞ�ů͛ĠƚƵĚĞ : 
 

 

WƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�Ě͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ 

 

Production de chaleur 
x Solaire photovoltaïque 
x Eolien 
x Hydraulique 

x Méthanisation 
x Solaire thermique 
x Géothermie et PAC 
x Biomasse / bois énergie 
x Déchets 

Précautions concernant les résultats présentés sur les potentiels  
>ĞƐ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�ƉƌĠƐĞŶƚĠƐ�ĚŽŝǀĞŶƚ�ġƚƌĞ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĠƐ�ĂǀĞĐ�ƉƌĠĐĂƵƚŝŽŶ�ĐŽŵƉƚĞ�ƚĞŶƵ�ĚĞ�ů͛ŝŶĐĞƌƚŝƚƵĚĞ�ƐƵƌ�ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ�ŽƵ�
du manque de précisions sectorielles (des hypothèses et estimations ont été réalisées pour segmenter les productions 
énergétiques). Nous rĂƉƉĞůŽŶƐ�ƋƵ͛ŝů� Ɛ͛ĂŐŝƚ� Ě͛ƵŶĞ�ĠƚƵĚĞ�ĚĞ�ƉƌŽƐƉĞĐƚŝǀĞ�Ğƚ� ŶŽŶ�Ě͛ƵŶĞ�ŵŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶ� ĨŝŶĞ� ƐƵƌ�ƵŶ�ĂǀĞŶŝƌ�
ŝŶĐĞƌƚĂŝŶ͘�>ĞƐ�ǀĂůĞƵƌƐ�ŐůŽďĂůĞƐ�Ğƚ�ŵŽǇĞŶŶĞƐ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�ĚĞƐ��ŶZ�ƐŽŶƚ�ĚŽŶĐ�ă�ĐŽŶƐŝĚĠƌĞƌ�ĞŶ�ƚĂŶƚ�ƋƵ͛ŽƌĚƌĞƐ�ĚĞ�ŐƌĂŶĚĞƵƌƐ�
ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ�Ě͛ŽƌŝĞŶƚĞƌ�ůĞƐ�ƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐ�Ğƚ�ŶĞ peuvent en aucun cas constituer des chiffres détaillés.  
La définition plus précise des potentialités nécessite de passer par des outils opérationnels de type Schéma Directeur 
des EnR pour affiner les tendances présentées. Enfin, les chiffres sont par définition théoriques et ne peuvent se 
ƐƵďƐƚŝƚƵĞƌ�ĂƵǆ�ĠƚƵĚĞƐ�ĚĞ�ĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠ�ĐŝďůĠĞƐ�ƋƵ͛ŝů�ĐŽŶǀŝĞŶƚ�ĚĞ�ƌĠĂůŝƐĞƌ�ĂǀĂŶƚ�ƚŽƵƚ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�Ě͛ƵŶ�ƉƌŽũĞƚ�ĞŶ��ŶZ͘ 

 Notions clés 

>͛ĠƚƵĚĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ůĞƐ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�ƐŽƵƐ�ůĂ�ĨŽƌŵĞ�ĚĞ�ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ�ŶŽƚŝŽŶƐ�ƋƵ͛ŝů�ĞƐƚ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�Ě͛expliciter dès à présent : 
 

1. Production actuelle 

>Ă�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞ�ĂĐƚƵĞůůĞ�ĞƐƚ�ƉƌĠƐĞŶƚĠĞ�ƉŽƵƌ�ů͛ĂŶŶĠĞ de référence 2019. Elle sert de situation initiale 
et de base aux calculs de potentiels. 
 

2. Potentiel de développement mobilisable 

Le potentiel de développement mobilisable correspond au potentiel estimé après avoir considéré certaines contraintes 
urbanistiques, architecturales, paysagères, patrimoniales, environnementales, économiques et réglementaires. 
 
Il correspond donĐ�ă�ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ƋƵĞ�ƉƌŽĚƵŝƌĂŝĞŶƚ�ĚĞ�ŶŽƵǀĞůůĞƐ�ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ�ƐƵƌ�ůĞ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕�ƐĂŶƐ�ůĂ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�ĂĐƚƵĞůůĞ͘ Il 
ƉĞƌŵĞƚ�Ě͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ�ůĞƐ�ĨŝůŝğƌĞƐ��ŶZ�ƋƵŝ�ƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ�ůĞ�ƉůƵƐ�ŐƌĂŶĚ�ƉŽƚĞŶƚŝĞů�ĚĞ�ŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ  par rapport à la situation 
initiale. 
 

3. Productible atteignable à horizon 2050 

/ů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�ĂĐƚƵĞůůĞ�ă�ůĂƋƵĞůůĞ�ĞƐƚ�ĂũŽƵƚĠĞ�ůĞ�ƉŽƚĞŶƚŝĞů�ĚĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ŵŽďŝůŝƐĂďůĞ͘��͛ĞƐƚ�ůĂ�ǀĂůĞƵƌ�ƋƵŝ�ĞƐƚ 
retenue pour la définition des objectifs stratégiques du territoire concernant la planification énergétique.  
 
Ce productible est estimé à horizon 2050 et permet de définir le mix énergétique potentiel du territoire à horizon 
2050. 

 Source de données 

Afin de mener à bien cette étude (production actuelle et potentielle), de nombreuses sources de données ont été 
utilisées :  
 

x >ĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ�ĚĞ�ů͛�ŐĞŶĐĞ�ZĠŐŝŽŶĂůĞ�Ě͛�ǀĂůƵĂƚŝŽŶ��ŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�Ğƚ��ůŝŵĂƚ (AREC) de Nouvelle Aquitaine pour le 
ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ�ĚĞƐ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ ; 
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x Etat des lieux et estimation des potentiels de développement des énergies renouvelables réalisés par Axceleo 
ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞ�ů͛��W�d�WK^�ĚĞ�ůĂ�����ĚĞ�^ĂŝŶƚĞƐ͘ 

2.2.2. �ƚĂƚ�ĚĞƐ�ůŝĞƵǆ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞ�ĂĐƚƵĞůůĞ 

 WƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞ�ă�ů͛ĠĐŚelle du territoire 

>Ă�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞ�Ɛ͛ĠůğǀĞ�ă�ϭϴϳ�'tŚ�ƉŽƵƌ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ĚĞ�ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ�ϮϬϭϵ�ƐƵƌ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�ĚĞ�ůĂ�
�ŽŵŵƵŶĂƵƚĠ� Ě͛�ŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ� ĚĞ� ^ĂŝŶƚĞƐ͘� �͛ƵŶĞ�ŵĂŶŝğƌĞ� ŐĠŶĠƌĂůĞ͕� ĐĞƚƚĞ� ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ� ĞƐƚ� ƌĠƉĂƌƚŝĞ� ĞŶƚƌĞ� ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ�
filières ENR : 

 
Figure 18 : ZĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶ�ƉĂƌ�ĨŝůŝğƌĞ�ĚĞ�ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞ�ƉƌŽĚƵŝƚĞ�ƐƵƌ�ůĂ����ĚĞ�^ĂŝŶƚĞƐ͕�ϮϬϭϵ͕�ƐŽƵƌĐĞ : AREC 

>Ă�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞ�ĞƐƚ�ĞŶ�ŐƌĂŶĚĞ�ƉĂƌƚŝĞ�ŝƐƐƵĞ�ĚĞ�ůĂ�ĨŝůŝğƌĞ�ďŽŝƐ-ĠŶĞƌŐŝĞ�;ϴϭй�ĚĞ�ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ�produite), 
ƉƌŽǀĞŶĂŶƚ�Ě͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ� ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƐ�ĚĞ�ĐŚĂƵĨĨĂŐĞ�ƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞů et de la chaufferie biomasse du Centre Hospitalier de 
Saintonge͘�sŝĞŶƚ�ĞŶƐƵŝƚĞ�ůĂ�ĨŝůŝğƌĞ�ŐĠŽƚŚĞƌŵŝƋƵĞ�;ϭϱй�ĚĞ�ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ƉƌŽĚƵŝƚĞͿ�ĂǀĞĐ�près de 29 GWh produit en 2019. Les 
installations sont diffuses sur le territoire et sont en partie répertoriées sur le portail Géothermies du BRGM1. 
 

 
1 https://www.geothermies.fr/viewer/ 

Solaire photovoltaïque
3%

Solaire thermique
1%

Géothermie et PAC
15%

Biomasse
81%

Vent i l a t ion  de  la  p roduc t ion  d 'énerg ie  renouve lab le  sur  l e  te r r i to i re ,  
pa r  type  d 'énerg ie ,  CA de  Sa in tes ,  2019
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Figure 19 : Cartographie des installations de géothermie de surfaces sur échangeurs ouverts (en bleu) et fermés (en marron), CA de 

Saintes, 2019, source : BRGM 

>Ă�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�Ě͛ŽƌŝŐŝŶĞ�ƐŽůĂŝƌĞ�ĐŽŵƉůğƚĞ�ĐĞůůĞ�ĚƵ�ďŽŝƐ-biomasse et de la géothermie, avec des installations 
ĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚ�ĚŝĨĨƵƐĞƐ͘�>Ğ�ƐŽůĂŝƌĞ�ƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ϯй�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ƌĞŶŽƵǀelable du territoire, 
soit 5,6 GWh tandis que le solaire thermique représente 1% du bilan total (1,5 GWh). 
 
>Ă�ƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ƉƌŽĚƵŝƚĞ�ƐĞůŽŶ�ůĞƐ�ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ�ǀĞĐƚĞƵƌƐ�ĞƐƚ�ůĂ�ƐƵŝǀĂŶƚĞ : 

 
Figure 20 : ZĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶ�ƉĂƌ�ǀĞĐƚĞƵƌ�ĚĞ�ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞ�ƉƌŽĚƵŝƚĞ͕����ĚĞ�^ĂŝŶƚĞƐ͕�ϮϬϭϵ͕�ƐŽƵƌĐĞ : AREC 

  

Electricité
3%

Chaleur
97%

Vent i l a t ion  de  la  p roduc t ion  d 'énerg ie  renouve lab le  sur  l e  te r r i to i re ,  
pa r  vec teur ,  CA de  Sa in tes ,  2019
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2.2.3. Potentiel de développement des énergies renouvelables 

 Synthèse des résultats (AAP TEPOS 2016) 

Potentiel de développement mobilisable 
Le potentiel mobilisable de développement en énergies renouvelables du territoire de la CDA de Saintes est détaillé ci-
dessous. Il permet de mettre en avant les ordres de grandeur des potentialités de développement de chacune des 
ĠŶĞƌŐŝĞƐ�ƐĂŶƐ�ƉƌŝƐĞ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĞ�ĚĞ�ů͛ĠƚĂƚ ĂĐƚƵĞů�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͘�/ů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�ƌĠĞůůĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĐĂƉĂĐŝƚĠƐ�ĚĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚƵ�
territoire en énergie renouvelable. 
 

Filières Potentiel de développement mobilisable (GWh) 
Éolien (Grand et petit) 39 
Solaire Photovoltaïque 319 
Solaire Thermique 68 
Biomasse ʹ Bois Énergie 171 
Méthanisation - Biogaz 96 
Géothermie et aérothermie 116 
Hydroélectrique 0,5 
Energies de Récupération ʹ Énergie fatale 38 
TOTAL 845 

Tableau 6 : Synthèse du potentiel mobilisable  

KŶ� ŽďƐĞƌǀĞ� ƋƵĞ� ůĞ� ŐƌĂŶĚ� ůĞǀŝĞƌ� ĚĞ� ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ� ĞƐƚ� ĐŽŶƐƚŝƚƵĠ� ƉĂƌ� ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ� ƐŽůĂŝƌĞ� ƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞ� ;ŚŽƌƐ� ĨŽŶĐŝĞƌ�
agricole), en lien avec les zones délaissés, artificialisés et la prédominance des bâtiments individuels (forte disponibilité 
en toiture pour un développement diffus du solaire photovoltaïque et thermique). La biomasse et les pompes à chaleur 
constituent également un potentiel de développement intéressant. 

 
Figure 21 : Potentiel de développement des énergies renouvelables, CA de Saintes, source : AAP TEPOS Axceleo 2016, NEPSEN 
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Productible en énergies renouvelables à horizon 2050 
Le productible 2050 tient compte de la production initiale 2019 et du potentiel mobilisable. La production maximale en 
énergies renouvelables estimée atteignable à horizon 2050 pour le territoire de la CA de Saintes est présentée ci-
dessous : 
 

Filières Productible atteignable (GWh) 
Éolien (Grand et petit) 39 
Solaire Photovoltaïque 324 
Solaire Thermique 70 
Biomasse ʹ Bois Énergie 322 
Méthanisation - Biogaz 96 
Géothermie et aérothermie 145 
Hydroélectrique 0,5 
Energies de Récupération ʹ Énergie fatale 38 
TOTAL 1 035 

Tableau 7 : Synthèse du productible atteignable à horizon 2050 

>Ğ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ƉŽƚĞŶƚŝĞůƐ�ƐƵƌ�ůĞ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�ƉĞƌŵĞƚƚƌĂŝƚ�Ě͛ĂƚƚĞŝŶĚƌĞ�ă�ŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬϱϬ�ƵŶĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�Ě͛ĞŶǀŝƌŽŶ�ϭ�Ϭ35 
GWh et correspond à une multiplication par 5,5 de la production actuelle. 
 
Le graphique ci-dessous permet de comprendre plus précisément, pour chaque filière, la production actuelle et le 
potentiel de production à développer : 

 
Figure 22 : Structure du productible atteignable à horizon 2050 

 Solaire Photovoltaïque 

PRODUCTION ACTUELLE  

Le territoire ne dispose pas, en 2019, de centrale photovoltaïque de puissance supérieure à 1 MWc. La production 
est couverte par des installations diffuses et individuelles. 
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POTENTIEL MOBILISABLE  

/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƐƵƌĨĂĐĞƐ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ�ƉŽƵƌ�ů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ŵŽĚƵůĞƐ�ƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞƐ : 
x Toitures ;ŵĂŝƐŽŶƐ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƐ͕�ďąƚŝŵĞŶƚƐ�ĐŽůůĞĐƚŝĨƐ͕�ŐƌĂŶĚĞƐ�ƚŽŝƚƵƌĞƐͿ�ĂǀĞĐ�ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞ�ĚĞ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ͕�

par ratio ; 
x Ombrières de parking avec contraintes de mise en ƈƵǀƌĞ�;ϱϬй�ĚĞ�ƐƵƌĨĂĐĞ�ĠƋƵŝƉĠ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ƐŝƚĞƐ�ŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐͿ͘ 

 
Des contraintes patrimoniales et socio-ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ĂƉƉůŝƋƵĠĞƐ�ĂĨŝŶ�Ě͛ĂĨĨŝŶĞƌ�ůĞ�ƉŽƚĞŶƚŝĞů͘ 
 

La ressource sur le territoire 
>Ğ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�ďĠŶĠĨŝĐŝĞ�Ě͛ƵŶ�ĞŶƐŽůĞŝůůĞŵĞŶƚ�ĂŶŶƵĞů�ĚĞ�ϭ�ϯϬϬ�kWh/m²2 Ğƚ�ƉůƵƐ�ĚĞ�Ϯ�ϲϬϬ�ŚĞƵƌĞƐ�Ě͛ĞŶƐŽůĞŝůůĞŵĞŶƚ�ĂŶŶƵĞů3. 

 
Figure 23 : Irradiation horizontale mensuelle et productivité, source : CALSOL, données type pour la ville de Bordeaux4 

>Ğ�ƉƌŽĚƵĐƚŝďůĞ�ĞƐƚŝŵĠ�ĂŶŶƵĞůůĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ƌĞƚĞŶƵ�ƉŽƵƌ�ů͛ĠƚƵĚĞ�Ɛ͛ĠůğǀĞ�ă�1 240 kWh/kWc.an en moyenne5. 

Méthodologie 
>͛ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƉŽƚĞŶƚŝĞů�ŵŽďŝůŝƐĂďůĞ�ĚƵ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�Ă�ĠƚĠ�ƌĠĂůŝƐĠĞ� ůŽƌƐ�ĚĞ� ů͛ĠƚƵĚĞ�d�WK^�ϮϬϭϲ͕�ƉĂƌ� ůĞ�ďƵƌĞĂƵ�Ě͛ĠƚƵĚĞƐ�
�ǆĐĞůĞŽ͘��ůůĞ�ĐŽŶƐƚŝƚƵĞ�ů͛étude de potentiel en énergie renouvelable du PCAET. 
 
Le potentiel de développement des panneaux photovoltaïques sur le territoire a été estimé à partir des surfaces 
ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ� ƐƵƌ� ůĞ� ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ� ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ� Ě͛ĂĐĐƵĞŝůůŝƌ� ĚĞƐ�ŵŽĚƵůĞƐ� ƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞƐ͘� �ĞƐ� ƐƵƌfaces ont été extraites de 
plusieurs bases de données :  
 

x LĞƐ� ƐƵƌĨĂĐĞƐ� ĚĞ� ƚŽŝƚƵƌĞ� ŽŶƚ� ĠƚĠ� ĞƐƚŝŵĠĞƐ� ă� ƉĂƌƚŝƌ� ĚĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ� ĚĞ� ů͛/E^��� ĚƵ� ƉĂƌĐ� ĚĞ� ůŽŐĞŵĞŶƚƐ� ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůƐ�
existants en 2013 ainsi que de la ���dŽƉŽΠ�ĚĞ�ů͛/'E pour toutes les autres toitures (logement collectif, tertiaire, 
équipements sportifs, toitures industrielles, bâtiments agricoles, etc.). Les futures surfaces disponibles, liées 
aux nouveaux bâtiments, ont été estimées sur la base des dynamiques de construction relevé sur la base de 
données Sitadel. 

x >ĞƐ� ƐƵƌĨĂĐĞƐ� ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ� ĞŶ� ŽŵďƌŝğƌĞƐ� ĚĞ� ƉĂƌŬŝŶŐ� ŽŶƚ� ĠƚĠ� ĐĂůĐƵůĠĞƐ� ĞŶ� ĨĂŝƐĂŶƚ� ů͛ŚǇƉŽƚŚğƐĞ� ƋƵ͛ĞůůĞƐ�
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŝĞŶƚ�ůĂ�ŵŽŝƚŝĠ�ĚĞƐ�ƐƵƌĨĂĐĞƐ�ĚĞƐ�ďąƚŝŵĞŶƚƐ�ĐŽŵŵĞƌĐŝĂƵǆ�ŝĚĞŶƚŝĨŝĠĞƐ�ǀŝĂ�ůĂ����dŽƉŽΠ�ĚĞ�ů͛/'E͘ 

x Les surfaces disponibles pour des centrales photovoltaïques sur des sites délaissés (carrières, décharges, 
autoroutes, sites et sols pollués, etc.) ont été extraites des bases de données Corine Land Cover, CARENE, BASOL 
et de la BD Topo®. 

 
2 Données Axceleo, AAP TEPOS 2016 
3 https://fr.climate-data.org/europe/france/saintes/saintes-7770/ 
4 IGP : Irradiation Global dans le plan (noté IGP en kWh/m²) ± définition : http://ines.solaire.free.fr/pages/exppvreseau1.htm 
5 Données Axceleo, AAP TEPOS 2016 
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Ratios 
Nous présentons ci-dessous la synthèse des hypothèses Ě͛�ǆĐĞůĞŽ appliquées aux surfaces identifiées pour le calcul de 
la puissance installée et du productible associé :  
 

  Type de bâtiment 
ou d'équipement 

Cible en m² Contraintes prises 
en compte 

 % surfaces 
sans 
contraintes 

Pc installée 
ou % de 
toiture 
équipée 

Production 
(MWh par 
kWc installé) 

Maison 
individuelle 

Maison existante  - Orientation et 
patrimoine 
culturel. 

76,5% 3,0 kWc 1,175825 

Maison neuve  - Patrimoine 
culturel. 

100%   

Bâtiments Existant 1 513 069 Orientation et 
patrimoine 
culturel. 

76% 40% 1,175825 

Neuf  - Patrimoine 
culturel. 

100% 40% 

Equipements 
sportifs, 
culture, loisirs 

Existant 1 635 Orientation et 
patrimoine 
culturel. 

99% 60% 1,175825 

Neuf  - Patrimoine 
culturel. 

100% 60% 

Enseignement Neuf  - Patrimoine 
culturel. 

100% 40%  - 

Grandes 
toitures 
(industrielles, 
stockage) 

Existant 829 760 Patrimoine 
culturel. 

100% 40% 1,110501389 

Neuf  - Patrimoine 
culturel. 

100% 40% 

Bâtiments 
agricoles 

Existant 190 118 Patrimoine 
culturel. 

100% 50% 1,175825 

Neuf  - Patrimoine culturel 100% 100% 
Ombrières de 
parking 

Moitié de la 
surface des 
bâtiments 
commerciaux. 

130 261     50% 1,241148611 

Tableau 8 : �ŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ�ĚĞ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ƉƌŝƐĞƐ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĞ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ƐŽůĂŝƌĞ�ƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞ͕�ƐŽƵƌĐĞ : étude TEPOS 2016, Axceleo 

Le potentiel en détails 
>͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐĞƐ�ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ�ĚĞ�ŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ͕�Ğƚ� ůĂ�ƉƌŽũĞĐƚŝŽŶ�ă�ŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬϱϬ�ĚĞƐ�ƐƵƌĨĂĐĞƐ�ĐŽŶƐƚƌƵŝƚĞƐ�ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ�
Ě͛ĞƐƚŝŵĞƌ�ůĞ�ƉŽƚĞŶƚŝĞů�ĚĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ŵŽďŝůŝƐĂďůĞ�ƐƵŝǀĂŶƚ�ƐƵƌ�ůĞ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘ 
Nous présentons ci-dessous le détail du productible atteignable (incluant la production actuelle) :  

Installations PV 
  

Maisons 
individuelles
* 

Bâtiments
** 

Equipement
s 
culture/loisi
r 

Grande
s 
toiture
s 

Ombrièr
e parking 

Centrale Total 

Dans 
l'existant 

Nombre : 17 103  2 290 2 388 5 0 19 788  
Surface de 
modules : 

285 054 m² 457 142 m² 973 m² 426 
963 m² 

75 445 
m² 

0 m² 1 245 577 
m² 

MWh/an : 60 331 96 753 206 86 463 16 855 0 260 609 
MWh/an 

Sur le 
neuf par 
an 

Nombre : 262  6 0 2     270  

Surface de 
modules : 

5 239 m² 593 m² 87 m² 3 846 
m² 

    9 766 m² 

MWh/an : 924 126 18 802     1 870 
MWh/an 

* 3 kWc par installation dans l'habitat 
** Bâtiments collectifs de logements et bâtiments publics et privés 

Tableau 9 : Gisement photovoltaïque du territoire, source : étude TEPOS 2016, Axceleo 
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Figure 24 : Répartition du potentiel mobilisable par la filière PV sur le territoire de la CA de Saintes 

�ŽŽŵ�ƐƵƌ�ůĞ�ƉŽƚĞŶƚŝĞů�Ě͛ĂƵƚŽĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ�ƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞ 
Toute production photovoltaïque peut soit être injectée sur le réseau, soit être autoconsommée sur place (tout ou 
ƉĂƌƚŝĞůůĞŵĞŶƚͿ͘� >Ğ� ƉŽƚĞŶƚŝĞů� Ě͛ĂƵƚŽĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ� ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ� ƵŶ� ŐĂŝŶ� ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ� ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ� ;ĂďƐĞŶĐĞ� ĚĞ� ƉĞƌƚĞƐ�
ƌĠƐĞĂƵǆͿ�Ğƚ�ƵŶ�ŐĂŝŶ�ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ�;ĂďƐĞŶĐĞ�ĚĞ�ƚĂǆĞ�Ě͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƌĠƐĞĂƵǆͿ͘ 
 
^ŝ�ůĞƐ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ�Ě͛ĂƵƚŽĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ�Ɛont en constante évolution, cette solution est naturellement adaptée lorsque 
ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ�ĞƐƚ�ĐŽƌƌĠůĠĞ�ă�ůĂ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�;ƋƵĂŶƚŝƚĠ͕�ƚĞŵƉƐ͕�ĞƐƉĂĐĞ͕�ĞƚĐ͙Ϳ͘ 
 
>͛ĂƵƚŽĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ�ĚĠƉĞŶĚ�ĚĞ�ĚĞƵǆ�ƉĂƌĂŵğƚƌĞƐ�͗ 

� Le % des nouveaux projets installés en autoconsommation : A titre informatif, en 2018, 68,3% des nouvelles 
installations photovoltaïques sont installées en autoconsommation (chiffres territoire national) ; 

� >Ğ�й�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ĂƵƚŽĐŽŶƐŽŵŵĠ�ƉĂƌ�ƚǇƉĞ�ĚĞ�ďąƚŝŵĞŶƚ : le reste étant considéré comme injecté sur le réseau 
(50% pour le résidentiel, 80 à 95% pour les installations tertiaires). Il est donc considéré que les centrales 
ŝŶƐƚĂůůĠĞƐ�ĞǆƉůŽŝƚĞŶƚ�ůĞ�ƉůĞŝŶ�ƉŽƚĞŶƚŝĞů�ĚĞ�ůĂ�ƚŽŝƚƵƌĞ�Ğƚ�ǀĞŶĚĞŶƚ�ůĞƵƌ�ƐƵƌƉůƵƐ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ. 

>Ğ�ƉŽƚĞŶƚŝĞů�Ě͛ĂƵƚŽĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ�ĞƐƚŝŵĠ�ŝĐŝ�ĞƐƚ�ĂůŽƌƐ�ůĞ�suivant :  
Productible 
atteignable 

Part des bâtiments en 
autoconsommation 

Taux 
Ě͛ĂƵƚŽĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ 

Énergie 
autoconsommée 

Bâtiments 
résidentiels 

92 GWh 80% 50% 37 GWh 

Bâtiments 
tertiaires 

101 GWh 40% 80% 32 GWh 

Tableau 10 : dĂƵǆ�Ě͛ĂƵƚŽĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ĠŶĞƌŐŝĞ�ĐŽŶƐŽŵŵĠĞ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞ 

Les secteurs tertiaire et agricole, avec des activités principalement diurnes et des surfaces de toiture importantes, sont 
particulièrement intéressants pour ůĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ĂƵƚŽĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ͘ 

Zoom sur le potentiel de recyclabilité des panneaux 
En moyenne, les modules photovoltaïques ont une durée de vie de 25 ans et voient leur performance légèrement se 
dégrader chaque année (perte de 0,4%/an). En fin de vie, près de 95% du panneau est recyclable (ce taux augmente 
ĐŚĂƋƵĞ�ĂŶŶĠĞͿ͘�>Ğ�ĐŽƸƚ�ĚĞ�ĐĞƚƚĞ�ĨŝŶ�ĚĞ�ǀŝĞ�ĠƚĂŶƚ�ĐŽŵƉƌŝƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�Ɖƌŝǆ�Ě͛ĂĐŚĂƚ�ĚƵ�ŵŽĚƵůĞ͘��ĞƚƚĞ�ĠĐŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ�ƉĞƌŵĞƚ�
ainsi de financer et de développer les opérations de collecte, de tri et de ƌĞĐǇĐůĂŐĞ�ĐŽŶĚƵŝƚĞ�ƉĂƌ� ů͛ĠĐŽ-organisme PV 
Cycle. 
  

Maisons indiv.
29%

Collectif
31%

Equip. loisirs
0%

Grandes toitures
35%

Ombrières
5%

Ventilation du gisement photovoltaïque, CA de Saintes
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Synthèse du potentiel solaire photovoltaïque 
  

En service en 
2019 (GWh) 

Potentiel de développement mobilisable 
(GWh) 

Productible atteignable 
(GWh) 

En toitures 
(Résidentiel, industriels, 
agricoles et tertiaires) 

5,6 301,6 307,2 

En centrales 
(Ombrières sur parking) 

0 17 17 

Total 5,6 318,6 324,2 
Tableau 11 : Synthèse du potentiel solaire photovoltaïque 

La typologie du territoire favorise le ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚŝĨĨƵƐ�ĚĞ�ĐĞƚƚĞ�ĨŝůŝğƌĞ͕�ƉĂƌ�ů͛ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞ�ĚƵ�ƌĞĐŽƵƌƐ�ĂƵǆ�ƚŽŝƚƵƌĞƐ�
ƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞůůĞƐ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƐ�Ğƚ�ĐŽůůĞĐƚŝǀĞƐ͘�hŶĞ�ƉĂƌƚ�ŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚĞ�ĚƵ�ƉŽƚĞŶƚŝĞů�ĞƐƚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ůŝĠĞ�ă�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĚĞ�
centrales photovoltaïques sur grandes toitures de type agricoles, tertiaires ou industrielles. 

 Solaire Thermique 

PRODUCTION ACTUELLE  

�Ŷ� ϮϬϭϵ͕� ůĞ� ƐŽůĂŝƌĞ� ƚŚĞƌŵŝƋƵĞ� ĞƐƚ� ă� ů͛ŽƌŝŐŝŶĞ� ĚĞ� ůĂ� ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ� ĚĞ� ϭ͕ϱ� 'tŚ� ƐƵƌ� ůĞ� ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ� ĚĞ� ůĂ� �ŽŵŵƵŶĂƵƚĠ�
Ě͛�ŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͘ 
 

 

POTENTIEL MOBILISABLE  

/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƐƵƌĨĂĐĞƐ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ�ƉŽƵƌ�ů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ŵŽĚƵůĞƐ�ƐŽůĂŝƌĞƐ�ƚŚĞƌŵŝƋƵĞƐ : 
x Bâtiments résidentiels (individuels et collectifs) actuellement chauffés au fioul, au gaz naturel, au gaz 

propane et non raccordés à un réseau de chaleur ; 
x BâtimenƚƐ�Ě͛ĠůĞǀĂŐĞ ; 
x Structures tertiaires ĐŽŶƐŽŵŵĂƚƌŝĐĞƐ�Ě͛�ĂƵ��ŚĂƵĚĞ�^ĂŶŝƚĂŝƌĞ�;ECS) : hôpitaux, hôtels, maisons de retraite, 

crèche, etc. ; 
x Piscines et centres aquatiques ; 
x Industrie utilisant des hautes températures. 

 

La ressource sur le territoire 
Le ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�ĚĞ�ůĂ����ĚĞ�^ĂŝŶƚĞƐ�ďĠŶĠĨŝĐŝĞ�ĚĞ�ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ solaire suivante6 : 

� hŶĞ�ĚƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�Ě͛ĞŶƐŽůĞŝůůĞŵĞŶƚ�ĚĞ�Ϯ�ϲϬϬ�ŚĞƵƌĞƐ�ƉĂƌ�ĂŶ ; 
� Une irradiation solaire globale horizontale qui varie autour de 1 300 kWh/m².an ; 
�  La productivité annuelle attendue des capteurs solaires thermiques installés est de : 

o 460 kWh/m² pour une installation individuelle ; 
o 500 kWh/m² pour une installation collective Ğƚ�ƵŶ�ďąƚŝŵĞŶƚ�Ě͛ĠůĞǀĂŐĞ�͖ 
o 300 kWh/m² pour une piscine. 

Méthodologie 
Les calculs de potentiel pour le ƐŽůĂŝƌĞ� ƚŚĞƌŵŝƋƵĞ� ŽŶƚ� ĠƚĠ� ŝƐƐƵƐ� Ě͛ƵŶĞ� ĂŶĂůǇƐĞ� ĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ� ƌĠĂůŝƐĠ� ƉĂƌ� ůĞ� ďƵƌĞĂƵ�
Ě͛ĠƚƵĚĞƐ��ǆĐĞůĞŽ͘�>ĞƐ�ĐĂůĐƵůƐ�ĚĞ�ƉŽƚĞŶƚŝĞů�ƉŽƵƌ�ůĞ�ƐŽůĂŝƌĞ�ƚŚĞƌŵŝƋƵĞ�ĐŽŶƐŝĚğƌĞŶƚ�ƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚ�ůĂ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�Ě͛�ĂƵ��ŚĂƵĚĞ�
Sanitaire (ECS). En effet, ceƚƚĞ�ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ�ĞƐƚ�ĠƉƌŽƵǀĠĞ�Ğƚ�ĚŝƐƉŽƐĞ�Ě͛ƵŶ�ƐŽůŝĚĞ�ƌĞƚŽƵƌ�Ě͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ͘�>ĞƐ�ĂƉƉĂƌĞŝůƐ�ƐŽŶƚ�
ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ�ĞĨĨŝĐĂĐĞƐ�Ğƚ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚƐ͕�Ğƚ�Ɛ͛ĂĚĂƉƚĞŶƚ�ĂƵƐƐŝ�ďŝĞŶ�ă�ĚĞƐ�ĚĞŵĂŶĚĞƐ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƐ�ƋƵ͛ă�ĚĞƐ�ďĞƐŽŝŶƐ�ĐŽůůĞĐƚŝĨƐ͘�
�͛ĂƵƚƌĞƐ�ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ�ĚƵ�ƐŽůĂŝƌĞ�ƚŚĞƌŵŝƋƵĞ�sont possibles et évoquées dans les paragraphes suivants. 
 
>Ğ�ƉŽƚĞŶƚŝĞů�ƐŽůĂŝƌĞ�ƚŚĞƌŵŝƋƵĞ�ĞƐƚ�ĞƐƚŝŵĠ�ă�ƉĂƌƚŝƌ�Ě͛ƵŶĞ�ĂŶĂůǇƐĞ�ĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ�ůŽŐĞŵĞŶƚƐ�ĚĞ�ůĂ����/E^���
(2013).  
 
 
 
 

 
6 Données Axceleo, AAP TEPOS 2016 
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>Ă�ƐǇŶƚŚğƐĞ�ĚĞƐ�ŚǇƉŽƚŚğƐĞƐ�Ě͛�ǆĐĞůĞŽ�Ğƚ�ĚĞƐ�ƐƵƌĨĂĐĞƐ�ŝĚĞŶƚŝĨŝĠĞƐ est présentée dans le tableau ci-dessous : 
Solaire 
thermique 

Type de 
bâtiment ou 
d'équipement 

Contrainte 
réglementaire et 
orientation des 
toitures (% surface) 

Cibles technico-
économiques 

Caractéristi
que de 
l'installatio
n 

Caratéristi
que de la 
producito
n 

CESI 
(chauffe-eau 
solaire 
individuel) 

Maisons 
existantes 

76,5% Toutes les 
maisons, sauf 
celles 
raccordées au 
réseau de 
chaleur 

100,0% 4 m² 0,46 
MWh/an.
m² 

Maisons neuves 100,0% Toutes les 
maisons, sauf 
celles 
raccordées 
potentiellement 
à un réseau de 
chaleur (si 
existant sur le 
territoire) 

100,0%     

SSC (système 
solaire 
combiné) 

Maisons 
existantes hors 
chauffage au 
bois, hors 
chauffage 
urbain 

76% Chauffage au 
fuel et au gaz 
propane 

18% 13 m² 0,35 
MWh/an.
m² 

CESC sur les 
logements 
privés 
  

Logements 
collectifs 
existants 

76% Immeubles 
chauffés 
collectivement 
(fuel, gaz 
naturel ou gaz 
propane) 

8% 1,0 m²/lgt 0,50 
MWh/an.
m² 

Logements 
collectifs neufs 

100% Tous les 
nouveaux 
immeubles de 
logements 

      

CESC sur les 
logements 
HLM 

Logements HLM 
existants 

76% Immeubles 
chauffés 
collectivement 
(fuel, gaz 
naturel ou gaz 
propane) 

48%     

CESC hors 
habitat 

Hôtel, maison 
de retraite, 
hôpital, crèche, 
etc. existants 

76% Bâtiments 
tertiaires 
existants ayant 
des besoins 
d'ECS 

  Surface de 
capteurs en 
fonction du 
type de 
bâtiment. 

0,50 
MWh/an.
m² 

Hôtel, maison 
de retraite, 
hôpital, crèche, 
etc. neufs 

100% Bâtiments 
tertiaires neufs 
ayant des 
besoins d'ECS 

      

Equipements 
sportifs, culture 
et loisirs 
existants 

99% Bâtiments 
existants ayant 
des besoins 
d'ECS 

      

Equipements 
sportifs, culture 
et loisirs neufs 

100% Bâtiments neufs 
ayant des 
besoins d'ECS 
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Agricole (ECS 
capteurs 
plans et 
séchage 
solaire 
passif) 
  

Bâtiments 
agricoles 
d'élevage et 
séchage 

100% Tous les 
bâtiments 
d'élevage 
(bovins, ovins, 
etc.) 

  8m² pour 
l'ECS et 500 
m² pour le 
séchage 

  

Bâtiments 
agricoles 
d'élevage 

100%     8 m² 0,50 
MWh/an.
m² 

Haute T° 
(industrie) 

Les industries 
alimentaires et 
de boissons 

100% 50% 
 

60 m² 0,70 
MWh/an.
m² 

Chauffage 
de l'eau des 
piscines 

Piscine et centre 
aquatique 

Surface 
>=200 

  230 m² 0,30 
MWh/an.
m² 

Tableau 12 : �ŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ�ĚĞ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ƉƌŝƐĞƐ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĞ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ƐŽůĂŝƌĞ�ƚŚĞƌŵŝƋƵĞ͕�ƐŽƵƌĐĞ : étude TEPOS 2016, Axceleo 

>ĞƐ� ůŽŐĞŵĞŶƚƐ�ŶĞƵĨƐ� ĐŽŶƐƚƌƵŝƚƐ� ĞŶƚƌĞ�ϮϬϭϲ�Ğƚ� ϮϬϱϬ� ƐŽŶƚ� ĞƐƚŝŵĠƐ�ƉĂƌ� ů͛ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞ�ĚĞ� ůĂ�ďĂƐĞ�ĚĞ�ĚŽŶŶĠĞƐ� ^ŝƚĂĚĞůϮ�
(autorisations de permis de construire des 10 dernières années sur le territoire) croisées avec les données issues de 
ů͛/E^��͘ 

Le potentiel en détails 
>͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐĞƐ�ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ�ĚĞ�ŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ͕�Ğƚ� ůĂ�ƉƌŽũĞĐƚŝŽŶ�ă�ŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬϱϬ�ĚĞƐ�ƐƵƌĨĂĐĞƐ�ĐŽŶƐƚƌƵŝƚĞƐ�ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ�
Ě͛ĞƐƚŝŵĞƌ�ůĞ�ƉŽƚĞŶƚŝel de développement mobilisable suivant sur le territoire. 
 
Nous présentons ci-dessous le détail des potentiels : 
 

Installations Solaire 
thermique 

Chauff
e-eau 
solaire 
indiv.* 

Chauffag
e et ECS 
indiv. ** 

ECS 
coll. 

ECS 
coll. 
tertia
ire 

Clim. et 
chauffag
e solaire 
tertiaire 

Agri
. 

Piscine Industrie 
haute T°C 

Total 

Dans 
l'existant 

Nombre : 13 842 2 499 112 162 70 48 4 35 16 772 
Surface de 
modules : 

30 725 51 788 1 551 10 
348 

4 224 384 700 2 100 101 82
0 m² 

MWh/an : 14 134 18 126 776 5 174 11 826 192 210 1 470 51,9 
GWh/a
n 

Sur le 
neuf par 
an 

Nombre : 262  4 5 9 3  2 283 
Surface de 
modules : 

336  24 26 65 22   568 m² 

MWh/an : 154  12 13 46 11   0,3 
GWh/a
n 

* 3 kWc par installation dans l'habitat 
** Bâtiments collectifs de logements et bâtiments publics et privés 

Tableau 13 : Gisement solaire thermique du territoire, source : AAP TEPOS 2016, Axceleo  

>Ğ�ƉŽƚĞŶƚŝĞů�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐŚĂůĞƵƌ�Ě͛ŽƌŝŐŝŶĞ�ƐŽůĂŝƌĞ�ƚŚĞƌŵŝƋƵĞ�ĞƐƚ�ĞƐƚŝŵĠ�ă�ĞŶǀŝƌŽŶ�ϭ20 000 m² représentant une 
production de chaleur estimée à 70 GWh, en grande majorité via les logements résidentiels. 
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Figure 25 : Potentiel mobilisable par la filière solaire thermique sur le territoire, source : AAP TEPOS 2016, Axceleo 

Zoom sur les autres potentiels solaires 
 
�ŽŶĨůŝƚ�Ě͛ƵƐĂŐĞ�ĚĞƐ�ƚŽŝƚƵƌĞƐ entre solaire thermique et photovoltaïque : 
Le solaire thermique et photovoltaïque utilisent le même support (toiture des bâtiments) ce qui présente donc une 
source de compétitivité entre elles. 

Synthèse du potentiel solaire thermique  
Production 2019 (GWh) Potentiel de développement 

mobilisable (GWh) 
Productible atteignable 
(GWh) 

Solaire thermique (ECS) 1,5 68,3 69,5 

Tableau 14 : Synthèse du potentiel solaire thermique 

>Ğ�ƉƌŽĚƵĐƚŝďůĞ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ƐŽůĂŝƌĞ�ƚŚĞƌŵŝƋƵĞ�ƉŽƵƌ�ů͛ĞĂƵ�ĐŚĂƵĚĞ�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ�;��^Ϳ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ƉƌğƐ�ĚĞ�ϳϬ�'tŚ�ă�ŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬϱϬ͘ 

�ŽŶĐƌğƚĞŵĞŶƚ͕�ŝů�ƉŽƵƌƌĂŝƚ�Ɛ͛ĂŐŝƌ�ĚĞƐ�ƐƵƌĨĂĐĞƐ�ƐƵŝǀĂŶƚĞƐ : 
� 42 000 m² en toiture de bâtiments résidentiels ; 
� 17 700 m² en toiture de bâtiments tertiaires ; 
� 700 m² sur les 4 piscines 

>Ă�ƚǇƉŽůŽŐŝĞ�ĚƵ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�ĨĂǀŽƌŝƐĞ�ůĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚŝĨĨƵƐ�ĚĞ�ĐĞƚƚĞ�ĨŝůŝğƌĞ͕�ƉĂƌ�ů͛ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞ�ĚƵ�ƌĞĐŽƵƌƐ�ĂƵǆ�ƚŽŝƚƵƌĞƐ�
résidentielles individuelles et collectives. 

 Biomasse / Bois-Énergie 

PRODUCTION ACTUELLE  

Le territoire dispose de nombreuses installations individuelles de chauffage biomasse et ne dispose pas de 
chaufferies biomasse.  
 

 

POTENTIEL MOBILISABLE  

/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ďąƚŝŵĞŶƚƐ�ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐ�Ě͛ĂĐĐƵĞŝůůŝƌ�ƵŶĞ�ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ�ĚĞ� ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ĂƵ�ďŽŝƐ-
biomasse : 

x Maisons de plus de 100m², non chauffées au bois et non reliées à un réseau de chaleur ; 
x Bâtiments collectifs chauffés au fioul ou au gaz propane ; 
x �ąƚŝŵĞŶƚƐ�Ě͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ͕�ĚĞ�ƐĂŶƚĠ�Ğƚ�ƉƵďůŝĐƐ ; 

Maisons indiv.
60%

Collectif
2%

Tertiaire
31%

Bâtiments 
agricoles

1%

Piscine
0%

Industrie
6%

Ventilation du gisement solaire thermique, CA de Saintes
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x Exploitations agricoles ayant des besoins en chaleur (serres notamment) ; 
x �ŚĂƵĚŝğƌĞƐ�ĚĂŶƐ�ů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĞ͘ 

Pour chaque type de bâtiments identifiés, un ratio est appliqué afin de considérer les contraintes techniques, 
technico-économiques et socio-économiques pouvant intervenir. 
 

La ressource sur le territoire 
>͛ĠƚƵĚĞ� d�WK^� Ě͛�ǆĐĞůĞŽ� ĞŶ� ĚĂƚĞ� ĚĞ� ϮϬϭϲ� Ŷ͛ĂďŽƌĚĞ� ƉĂƐ� ůĂ� ƋƵĞƐƚŝŽŶ�ĚĞƐ� ǀŽůƵŵĞƐ� ĚĞ�ďŽŝƐ-biomasse potentiellement 
ŵŽďŝůŝƐĂďůĞƐ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐŚĂůĞƵƌ͘�>͛ĂŶĂůǇƐĞ�ƐĞ�ĐŽŶĐĞŶƚƌĞ�ƐƵƌ�ůĞ�ďĞƐŽŝŶ�ĞŶ�ďŽŝƐ�ĂĐƚƵĞů�Ğƚ�ƐƵƌ�ƐŽŶ�potentiel de 
développement, sans prise en compte du caractère local ou non de la ressource. 
 
Les massifs forestiers couvrent 2% de la surface du territoire, et sont essentiellement composés de massifs de feuillus. 
>Ă�ďĂƐĞ�ĚĞ�ĚŽŶŶĠĞƐ����&ŽƌġƚΠ�ĚĞ�ů͛/'E�permet de fournir la répartition suivante : 

Essence Ventilation des surfaces 
Conifères 0,5% 

Feuillus 98,5% 

Mixtes 0,3% 

Tableau 15 : Répartition de la surface de forêt par typologie 

La carte ci-dessous permet de visualiser la répartition de la surface forestière du territoire : 

 
Figure 26 : Répartition des surfaces forestières du territoire, source : Corine Land Cover 2018, cartographie NEPSEN 

Méthodologie 
Les calculs de potentiel pour la production de chaleur à partir de bois-biomasse ont été réalisés par Axceleo dans le cadre 
ĚĞ�ů͛ĠƚƵĚĞ�d�POS de 2016. Ils reposent sur une analyse des besoins de plusieurs typologies de bâtiments : 

x Maisons de plus de 100m², non chauffées au bois et non reliées à un réseau de chaleur ; 
x Bâtiments collectifs chauffés au fioul ou au gaz propane ; 
x �ąƚŝŵĞŶƚƐ�Ě͛ĞŶƐĞignement, de santé et publics ; 
x Exploitations agricoles ayant des besoins en chaleur (serres notamment) ; 
x �ŚĂƵĚŝğƌĞƐ�ĚĂŶƐ�ů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĞ͘ 
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�� ƉĂƌƚŝƌ� ĚƵ� ŶŽŵďƌĞ� ĚĞ� ďąƚŝŵĞŶƚƐ� ĚĞ� ĐŚĂƋƵĞ� ƚǇƉŽůŽŐŝĞ� ĞǆƚƌĂŝƚƐ� ĚĞƐ� ĚŽŶŶĠĞƐ� ĚĞ� ů͛/E^��� ϮϬϭϯ͕� ĚĞ� ůĂ� ĚǇŶĂŵŝƋƵĞ� ĚĞ�
construction et en considérant les contraintes techniques, technico-économiques et socioéconomiques, la production 
ƉŽƚĞŶƚŝĞůůĞ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ă�ƉĂƌƚŝƌ�ĚĞ�ďŽŝƐ�Ă�ĠƚĠ�ĞƐƚŝŵĠĞ͘�>Ă�ƐǇŶƚŚğƐĞ�ĚĞƐ�ŚǇƉŽƚŚğƐĞƐ�ĞƐƚ�ƉƌĠƐĞŶƚĠĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƚĂďůĞĂƵ�Đŝ-dessous : 

 
Bois énergie 
Chaudières 
automatiques 

Type de 
bâtiment ou 
d'équipement 

  Contraintes techniques Cibles technico-
économiques 

  
Installation 

  
Production 

Source des 
données 

Contraintes 
prises en 
compte 

 
% cible 
retenu 

 
Cibles privilégiées 
  

Chaudière 
automatique 

Maisons 
existantes 
hors celles 
déjà 
chauffées au 
bois et reliées 
au réseau de 
chaleur 

Le parc des 
logements - 
INSEE - 2013 

Maison > 
100m² au 
sol (analyse 
cartographi
que) 

73% Les maisons 
chauffées 
au fuel et au 
gaz 

18% 9 kW 10 
MWh/an 

Chaudière 
collective 
(immeubles 
logts) 

Logements 
collectifs hors 
ceux 
raccordés au 
réseau de 
chaleur 

Le parc des 
logements - 
INSEE - 2013 

Accessibilité
, silo, 
implantatio
n de la 
chaudière. 

50% Immeuble : 
chauffage 
collectif au 
fuel et au 
gaz 
propane. 

1%   4 MWh/an 

Chaudières 
collectives 
(tertiaire) 

Bâtiments 
existants 

Base 
permanente 
des 
équipements 
INSEE - 2015 

Accessibilité
, silo, 
implantatio
n de la 
chaudière. 

30% Enseigneme
nt, santé, 
bâtiments 
publics, etc. 

    Basée sur 
les conso. 
prévisionn
elles en 
fonction 
du type de 
bâtiment. 

Bâtiments 
neufs 

Dynamique 
de 
construction 
(fichier 
Sitadel) 

Accessibilité
, contrainte 
des 
immeubles 
à proximité 
(cheminée). 

50% Enseigneme
nt, santé, 
bâtiments 
publics, etc. 

    Basée sur 
la RT2012 
en 
fonction 
du type de 
bâtiment. 

Chaudières 
dans 
l'industrie 

  Nb 
d'établisseme
nts actifs par 
activité en 
A88 - INSEE - 
2014 

    TRI <2 ans 10% 500 kW 2 200 h 

Chaudière 
secteur 
agricole 

Serres et 
bâtiments 
agricoles 

DISAR     Uniquemen
t les 
exploitation
s ayant des 
besoins de 
chaleur. 

29%     

Poêles et 
inserts 
performants 

Maisons 
existantes. 

Le parc des 
logements - 
INSEE - 2013 

Création 
d'un 
conduit, 
intégration 
d'un insert. 
Autres 
contraintes 

70% Les poêles 
et foyers 
ouverts 
existants. 
Les maisons 
non 
équipées. 

  6 kW 16 
MWh/an 

Maisons 
neuves 

PLH : 262 
maisons /an 

  100% Toutes les 
maisons 
neuves. 

  3 kW 3 MWh/an 

Tableau 16 : �ŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ�ĚĞ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ƉƌŝƐĞƐ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĞ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ďŽŝƐ-énergie, source : étude TEPOS 2016, Axceleo 

Le potentiel en détails 
>͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐĞƐ�ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ�ĚĞ�ŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ͕�Ğƚ�ůĂ�ƉƌŽũĞĐƚŝŽŶ�ă�ŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬϱϬ�ĚĞƐ�ďąƚŝŵĞŶƚƐ�ĐŽŶƐƚƌƵŝƚƐ�ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ�
Ě͛ĞƐƚŝŵĞƌ�le potentiel de développement suivant sur le territoire. 
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Nous présentons ci-dessous le détail des potentiels : 

Installations 
Chauffage bois 

Renouvellement Poêles Chaudière 
autom. 
Indiv. 

Chaudière 
autom. 
Collect. 
Habitat 

Chaudière 
autom. 
Collect. 
Tertiaire 

Chaudière 
secteur 
Agricole 

Chaudière 
secteur 
Industrie 

Total 

Dans 
l'existant 

Nombre : 6 633 11 014 2 948 4 60 94 8 20 761 
GWh/an : 125,7 84,7 31,4 0,3 1,4 5 16 264,5  

Sur le 
neuf par 
an 

Nombre : 0 262 0 7 4 2 0 275 
GWh/an : 0 0,8 0 0,08 0,09 0,05 0 1 

Tableau 17 : Gisement bois-énergie du territoire, source : AAP TEPOS 2016, Axceleo 

>Ğ�ƉŽƚĞŶƚŝĞů�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐŚĂůĞƵƌ�Ě͛ŽƌŝŐŝŶĞ�ďŽŝƐ-biomasse est estimé à environ 320 GWh, en grande majorité via les 
logements résidentiels. 

 

Figure 27 : Ventilation du gisement de production bois-énergie, source : étude TEPOS 2016, Axceleo 

Synthèse du potentiel biomasse / bois-énergie  
Production 
2019 (GWh) 

Potentiel de développement 
mobilisable (GWh) 

Productible atteignable 
(GWh) 

Biomasse / 
Bois-énergie 

151 171 322 

Tableau 18 : Synthèse du potentiel solaire biomasse / bois-énergie  

Le potentiel de production bois Energie du ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�ĞƐƚ�ĚĞ�ů͛ŽƌĚƌĞ�ĚĞ�ϯϮϮ�'tŚ�ă�ŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬϱϬ͘�/ů�ŝŶƚğŐƌĞ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ƵƐĂŐĞƐ�
du bois de chauffe : 

� Les productions de chaleur domestique dans les logements existants et futurs ; 
� Les productions de chaleur pour les usages tertiaires et industries (chaufferies collectives). 

 
>Ă�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ�ĨŽƌĞƐƚŝğƌĞ�ůŽĐĂůĞ�ŵŽďŝůŝƐĂďůĞ�Ŷ͛Ă�ƉĂƐ�ĠƚĠ�ĞƐƚŝŵĠĞ�ĚĂŶƐ�ĐĞƚƚĞ�ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƉŽƚĞŶƚŝĞů͘�>Ğ�ƚĂƵǆ�ĚĞ�ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�
ƉŽƐƐŝďůĞ�ĚĞƐ�ďĞƐŽŝŶƐ�ĚƵ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ĐŽŶŶƵ͘ 
  

Renouvellement
39%

Poêles
35%

Chaudière auton. 
indiv.
10%

Chaudière auton. 
collect. Habitat

1%
Chaudière auton. collect. 

Tertiaire
1%

Chaudière sect. 
Agricole

2%
Chaudère sect. 

Industrie
5%

Réseau de 
chaleur

7%

Ventilation du gisement bois-énergie, CA de Saintes
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 Géothermie 

PRODUCTION ACTUELLE  

Plusieurs installations géothermiques de surfaces sur échangeurs ouverts et fermés sont répertoriées sur le 
territoire. La production géothermique est diffuse et représente environ 29 GWh en 2019. 
 

 

POTENTIEL MOBILISABLE  

Identification du nombre de ďąƚŝŵĞŶƚƐ�ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐ�Ě͛ĂĐĐƵĞŝůůŝƌ�ƵŶĞ�ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ�ŐĠŽƚŚĞƌŵŝƋƵĞ : 

x Maisons non chauffées au bois ; 
x Bâtiments collectifs existants chauffés au fioul ou au gaz propane et tous les immeubles neufs ; 
x �ąƚŝŵĞŶƚƐ�Ě͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ͕�ĚĞ�ƐĂŶƚĠ͕�ĚĞ�ůŽŝƐŝƌƐ�Ğƚ�publics ; 
x Bâtiments tertiaires neufs ; 
x Bâtiments industriels. 

Pour chaque type de bâtiments identifiés, un ratio est appliqué afin de considérer les contraintes techniques, 
technico-économiques et socio-économiques pouvant intervenir. 
 

Méthodologie 
Le potĞŶƚŝĞů�ŐĠŽƚŚĞƌŵŝƋƵĞ�Ğƚ�ĂĠƌŽƚŚĞƌŵŝƋƵĞ�Ă�ĠƚĠ�ĞƐƚŝŵĠ�ă�ƉĂƌƚŝƌ�ĚƵ�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ďąƚŝŵĞŶƚƐ�ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐ�Ě͛ĂĐĐƵĞŝůůŝƌ�ƵŶĞ�
ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ͘�>Ă�ďĂƐĞ�ĚĞ�ĚŽŶŶĠĞƐ�ĚĞ�ů͛/E^���Ă�ƉĞƌŵŝƐ�Ě͛ĠƚĂďůŝƌ�ůĞ�ǀŽůƵŵĞ�ĚĞ�ďąƚŝŵĞŶƚƐ�ƉŽƚĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚ�ĐŽŶĐĞƌŶĠƐ͘�>ĞƐ�
typologies de bâtiments suiǀĂŶƚĞƐ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ŝŶƚĠŐƌĠĞƐ�ă�ů͛ĠƚƵĚĞ : 
 

x Parc de logements individuels non chauffés au bois pour la géothermie ; 
x dŽƵƚĞƐ�ůĞƐ�ŵĂŝƐŽŶƐ�ƐĂƵĨ�ĐĞůůĞƐ�ĚĠũă�ĠƋƵŝƉĠĞƐ�ƉŽƵƌ�ů͛ĂĠƌŽƚŚĞƌŵŝĞ ; 
x Logements collectifs non raccordés à un réseau de chaleur et neufs pour la géothermie, tout le parc pour 

ů͛ĂĠƌŽƚŚĞƌŵŝĞ ; 
x Bâtiments tertiaires existants et neufs. 

 
�� ƉĂƌƚŝƌ� ĚƵ� ŶŽŵďƌĞ� ĚĞ� ďąƚŝŵĞŶƚƐ� ĚĞ� ĐŚĂƋƵĞ� ƚǇƉŽůŽŐŝĞ� ĞǆƚƌĂŝƚƐ� ĚĞƐ� ĚŽŶŶĠĞƐ� ĚĞ� ů͛/E^��� ϮϬϭϯ͕� ĚĞ� ůĂ� ĚǇŶĂŵŝƋƵĞ� ĚĞ�
construction observée grâce à la base de données Sitadel et en considérant les contraintes techniques, technico-
économiques et socioéconomiques, la ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�ƉŽƚĞŶƚŝĞůůĞ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ŐĠŽƚŚĞƌŵŝƋƵĞ�Ğƚ�ĂĠƌŽƚŚĞƌŵŝƋƵĞ�Ă�ĠƚĠ�ĞƐƚŝŵĠĞ͘� 
 
La synthèse des hypothèses est présentée dans le tableau ci-dessous : 

 
Géothermie 

Type de 
bâtiment ou 
d'équipeme
nt 

Sur 
sonde 

Sur 
nappe 

Contraintes techn. Cibles technico-
économiques 

  
Productio
n % cible 

retenu 
% cible 
retenu 

% lié à la difficulté 
technique (forage, 
etc.) 

Cibles privilégiées 

Géothermie 
sur sonde 
dans 
l'habitat 

Maisons 
existantes 
hors 
chauffage au 
bois 

66% 0% 70% Chauffage au fuel 
et au gaz propane. 

18% 6 
MWh/an 

Géothermie 
sur nappe 
pour les 
immeubles 
de 
logements 

Logements 
collectifs 
existants 
hors 
chauffage 
urbain et 
autres 
moyens 

50% 0% 70% Chauffage collectif 
au fuel et au gaz. 8 
lgts de 60 m² 

23% 3 MWh 

Géothermie 
sur sondes 
ou nappe 
pour 

Logements 
collectifs 
neufs 

58% 0%   Tous les immeubles. 
 8 lgts de 60 m² en 
moyenne 

1 MWh 
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immeubles 
de 
logements 

Géothermie 
sur nappe 

Bâtiment 
tertiaire 
existant 

50% 0% 70% Santé, action social, 
hébergement, bâtiments 
publics. 

Hypothès
e 
individuell
e selon 
bâtiment 

50% 0% 80% Equipements sportifs, 
culture et loisirs 

  

Géothermie 
sur sondes 
ou nappe 

Bâtiment 
tertiaire 
neuf 

58% 0%   Santé, action social, 
hébergement, bâtiments 
publics. 

Basée sur 
la RT2012 
en 
fonction 
du type de 
bâtiment. 

75% 0%   Equipements sportifs, 
culture et loisirs 

  

Réseau de 
chaleur 
géothermiqu
e 

Groupement 
de 
bâtiments 

100%     Immeubles résidentiels et 
tertiaires (idem 
géothermie sur nappe) 

  

Tableau 19 : �ŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ�ĚĞ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ƉƌŝƐĞƐ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĞ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ŐĠŽƚŚĞƌŵŝĞ͕�ƐŽƵƌĐĞ : étude TEPOS 2016, Axceleo 

Aérothermie 
PAC 

Type de 
bâtiment 
ou 
d'équipem
ent 

 Cibles Source des 
données 

Contraintes techniques  Production 
d'énergie 
renouvelable 

Contraintes prises en 
compte 

% de la 
cible 
retenu 

Maison 
aérothermie 
(air/air, 
air/eau) 

Maison 
existante 

Toutes les 
maisons 
sauf celles 
équipées. 

Le parc des 
logements - 
INSEE - 2013 

  100% 5 MWh/an 

Maison 
aérothermie 
(air/air, 
air/eau) 

Maison 
neuve 

Toutes les 
maisons 
sauf celles 
déjà 
équipées 

Dynamique de 
construction 

  100% 1 MWh/an 

Immeuble 
aérothermie 
(air/air) 

Logements 
collectifs 
existants 

  Le parc des 
logements - 
INSEE - 2013 

Règlement de 
copropriété qui 
interdit très souvent 
l'installation d'une 
PAC. 

10% 3 MWh/an 

Immeuble 
aérothermie 
(air/air) 

Logements 
collectifs 
neufs 

  Dynamique de 
construction 

100% 1 MWh/an 

Bâtiment 
tertiaire 

Bâtiment 
tertiaire 
existant 

      100%   

Tableau 20 : �ŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ�ĚĞ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ƉƌŝƐĞƐ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĞ�ƉŽƵƌ�ů͛ĂĠƌŽƚŚĞƌŵŝĞ͕�ƐŽƵƌĐĞ : étude TEPOS 2016, Axceleo 

Le potentiel en détails 
>͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐĞƐ�ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ�ĚĞ�ŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ͕�Ğƚ�ůĂ�ƉƌŽũĞĐƚŝŽŶ�ă�ŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬϱϬ�ĚĞƐ�ďąƚŝŵĞŶƚƐ�ĐŽŶƐtruits permettent 
Ě͛ĞƐƚŝŵĞƌ�ůĞ�ƉŽƚĞŶƚŝĞů�ĚĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ƐƵŝǀĂŶƚ�ƐƵƌ�ůĞ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ : 

Installations 
géothermiques 

Maisons 
individuelles 

Logements 
collectifs 

Tertiaire Réseau de 
chaleur 

Total 

Dans 
l'existant 

Nombre : 1 878 58 70 7 2 013 
GWh/an : 13,6 2,9 4 2,1 22,6 GWh/an 

Sur le neuf 
par an 

Nombre : 174 0 5 0 179 
GWh/an : 0,4 0 0,1 0 0,5 GWh/an 
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Installations 
aérothermiques 

Maisons 
individuelles 

Logements 
collectifs 

Tertiaire Total 

Dans 
l'existant 

Nombre : 16 875 71 278 17 225 
GWh/an : 65,8 1,5 19,1 86,3 GWh/an 

Sur le neuf 
par an 

Nombre : 262 7 59 328 
GWh/an : 0,4 0,04 0,1 0,6 GWh/an 

Tableau 21 : WŽƚĞŶƚŝĞů�ĚĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ŐĠŽƚŚĞƌŵŝĞ�Ğƚ�ĚĞ�ů͛ĂĠƌŽƚŚĞƌŵŝĞ�ƐƵƌ�ůĞ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�ĚĞ�ůĂ����ĚĞ�^ĂŝŶƚĞƐ͕�ƐŽƵƌĐĞ : étude 
TEPOS 2016, Axceleo 

>Ğ�ƉŽƚĞŶƚŝĞů� ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�ĚĞ� ĐŚĂůĞƵƌ�Ě͛ŽƌŝŐŝŶĞ� géothermique et aérothermique est estimé à environ 145 GWh, en 
grande majorité via les logements individuels. 

 

Figure 28 : sĞŶƚŝůĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ŐŝƐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�Ě͛ŽƌŝŐŝŶĞ�ŐĠŽƚŚĞƌŵŝƋƵĞ�Ğƚ�ĂĠƌŽƚŚĞƌŵŝƋƵĞ͕�ƐŽƵƌĐĞ : étude TEPOS 2016, Axceleo 

Synthèse du potentiel de géothermie  
Production 
2019 (GWh) 

Potentiel mobilisable (GWh) Productible atteignable 
(GWh) 

Géothermie et PAC 29,1 115,5 144,6 
Tableau 22 : Synthèse du potentiel géothermique  

Le potentiel géothermique du territoire est estimé à 144,6 GWh à horizon 2050. Ce potentiel est majoritairement porté 
par le secteur du résidentiel, mais il est tout à fait adapté à la réalisation de projets tertiaires, notamment lors de la mise 
ĞŶ�ƈƵǀƌĞ� Ě͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ� Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ� ĞƚͬŽƵ� ĚĞ� ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ� ŶĞƵǀĞƐ� ůŽƌƐƋƵĞ� ů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ� ĚĞƐ� sondes peut être 
anticipée. 
 
Il est important de ne pas oublier que les PAC nécessaires au fonctionnement des sondes géothermiques, requièrent un 
ĂƉƉŽƌƚ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ�ă�ŚĂƵƚĞƵƌ�ĚĞ�Ϯϱй�ă�ϯϱй�ĚĞ�ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ƚŚĞƌŵŝƋƵĞ�ƉƌŽĚƵŝƚĞ͘� /ů� ĨĂƵƚ�ĚŽŶĐ�ƉƌĠǀŽŝƌ�ƵŶ�ĂƉport 
ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ�Ě͛ĞŶǀŝƌŽŶ�ϯϲ�'tŚ�ĂĨŝŶ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĞƌ�ĐĞƐ�ϭϰϱ�'tŚ, éůĠŵĞŶƚ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�Ě͛ƵŶĞ�ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ�
Ě͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƚĂƵǆ�ĚĞ�ƉĠŶĠƚƌĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ��ŶZ�Ğƚ�ĚĞ�ƌĠĚƵĐƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐ͘ 
  

Maisons indiv.
74%

Logements 
collectifs

4%

Tertiaire
21%

Réseau de 
chaleur

1%

Ventilation du gisement géothermique et aérothermique, CA de Saintes
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 Éolien 

PRODUCTION ACTUELLE  

Le ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�ŶĞ�ĚŝƐƉŽƐĞ�ƉĂƐ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�Ě͛ŽƌŝŐŝŶĞ�ĠŽůŝĞŶŶĞ�ƌĞĐĞŶƐĠĞ�ĞŶ�ϮϬϭϵ͘ 
 

 

POTENTIEL MOBILISABLE  

>Ă�ŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞ�ĚĞ�ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ�ĚƵ�ƉŽƚĞŶƚŝĞů�ĠŽůŝĞŶ�ƌĞƚĞŶƵĞ�ƉĂƌ�ůĞ�ďƵƌĞĂƵ�Ě͛ĠƚƵĚĞƐ��ǆĐĞůĞŽ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞ�ů͛ĠƚƵĚĞ�
d�WK^�ϮϬϭϲ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�précisée. 
 

La ressource sur le territoire 
Le potentiel éolien dépend des caractéristiques du territoire ainsi que du gisement de vent. Le site Global Wind Atlas 
permet de visualiser les vitesses moyennes de vents à différentes hauteurs vis-à-vis du sol (20-100-200m). Nous 
présentons ci-dessous la carte des vitesses de vent du territoire à 100m : 

 
Figure 29 : Vitesse des vents à une hauteur de 100 mètres vis-à-vis du sol sur le territoire, source : Global Wind Atlas 

^ŝ�ůĂ�ǀŝƚĞƐƐĞ�ĚĞ�ǀĞŶƚ�ĞƐƚ�ŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞ�ă�ϱ�ŵͬƐ͕�ůĂ�ǌŽŶĞ�ƐĞƌĂ�ũƵŐĠĞ�ĚĠĨĂǀŽƌĂďůĞ͘�>Ă�ƌĞŶƚĂďŝůŝƚĠ�ĂĐƚƵĞůůĞ�Ě͛ƵŶ�ƉƌŽũĞƚ�ĠŽůŝĞŶ�ĠƚĂŶt 
plutôt considérée pŽƵƌ�ĚĞƐ�ǀĞŶƚƐ�ĚĞ�ǀŝƚĞƐƐĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�ĂŶŶƵĞůůĞ�Ě͛ă�ŵŝŶŝŵĂ�ϲ�ŵͬƐ͘ 
 
La ressource est donc plutôt favorable sur le territoire de la CA de Saintes. 

Méthodologie 
>Ă� ŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞ� ĞŵƉůŽǇĠĞ� ƉĂƌ� �ǆĐĞůĞŽ� ƉŽƵƌ� ů͛ĠƚƵĚĞ� d�WK^� ĚĞ� ϮϬϭϲ͕� ƐƵƌ� ůĂƋƵĞůůĞ� ƌĞƉŽƐĞ� ĐĞ� diagnostic énergie 
ƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞ͕�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ƉƌĠĐŝƐĠĞ͘ 
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Synthèse du potentiel éolien  
Production 
2019 (GWh) 

Potentiel mobilisable (GWh) Productible atteignable 
(GWh) 

Grand Éolien 0 37,5 37,5 
Petit éolien 0 2 2 

Tableau 23 : Synthèse du potentiel éolien sur le territoire  

>ĞƐ�ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐ�ƐƵƌ�ů͛ĠƚƵĚĞ�ĚĞ�ƉŽƚĞŶƚŝĞů�ĠŽůŝĞŶ�ƐŽŶƚ : 
� Aucun parc existant ou en projet ; 
� 5 aérogénérateurs de puissance de 3 MW pour le grand éolien ; 
� 36 machines pour le petit éolien. 

 Hydroélectricité 

PRODUCTION ACTUELLE  

>Ğ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�ŶĞ�ĚŝƐƉŽƐĞ�ƉĂƐ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�Ě͛ŽƌŝŐŝŶĞ�ŚǇĚƌĂƵůŝƋƵĞ�ƌĞĐĞŶƐĠĞ�ĞŶ�ϮϬϭϵ͘ 
 

POTENTIEL MOBILISABLE  

La méthodologie de définition du potentiel hydroélectrique retenue par le ďƵƌĞĂƵ�Ě͛ĠƚƵĚĞƐ��ǆĐĞůĞŽ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�
ĚĞ�ů͛ĠƚƵĚĞ�d�WK^�ϮϬϭϲ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ƉƌĠĐŝƐĠĞ͘ 
 

La ressource sur le territoire 
Nous nous intéressons ici au potentiel hydro-ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ� ĚĞƐ� ĐŽƵƌƐ� Ě͛ĞĂƵ� ƉƌĠƐĞŶƚƐ� ƐƵƌ� ůĞ� ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘� >Ă� ��� dKWKΠ�
,ǇĚƌŽŐƌĂƉŚŝĞ�ĚĞ�ů͛/'E�ĨŽƵƌŶŝƚ�ůĂ�ĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĞ�ĚĞƐ�ĐŽƵƌƐ�Ě͛ĞĂƵ�ƉƌĠƐĞŶƚƐ : 

 
Figure 30 : �ĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĞ�ĚĞƐ�ĐŽƵƌƐ�Ě͛ĞĂƵ�ƉƌĠƐĞŶƚƐ�ƐƵƌ�ůĞ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕�ƐŽƵƌĐĞ : IGN, cartographie NEPSEN 

Méthodologie 
>Ă� ŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞ� ĞŵƉůŽǇĠĞ� ƉĂƌ� �ǆĐĞůĞŽ� ƉŽƵƌ� ů͛ĠƚƵĚĞ� d�WK^� ĚĞ� 2016, sur laquelle repose ce diagnostic énergie 
ƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞ͕�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ƉƌĠĐŝƐĠĞ͘ 
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Synthèse du potentiel hydroélectrique  
Production 
2019 (GWh) 

Potentiel mobilisable (GWh) Productible atteignable 
(GWh) 

Hydroélectricité 0 0,48 0,48 

Tableau 24 : Synthèse du potentiel hydroélectrique  

Le territoire présente un potentiel hydroélectrique estimé à 3 installations de petites hydroélectricité, soit un productible 
Ě͛ĞŶǀŝƌŽŶ�Ϭ͕ϱ�'tŚ͘ 

 Méthanisation 

PRODUCTION ACTUELLE  

Le territoire ne dispose pas de méthaniseur recensé en 2019. 
 

POTENTIEL MOBILISABLE  

 
Identification des tonnages mobilisables : 
Ensemble des substrats, effluents et matières méthanisables mobilisables (ressources agricoles, ressources agro-
ŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞƐ͕�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ĚĞ�ů͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ůĞƐ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ĞŶ�ďŝŽĚĠĐŚĞƚƐͿ͘�WƌŝƐĞ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĞ�ĚĞƐ�ƵƐĂŐĞƐ�ĂĐƚƵĞůƐ�Ğƚ�
application des taux de mobilisation. 
 

La ressource sur le territoire 
Le territoire dispose de nombreuses sources qui génèrent des substrats méthanisables intéressants, en raison de, 
environ : 

� 22 000 ha de cultures agricoles ; 
� ϵ�ϳϬϬ�ƚġƚĞƐ�Ě͛ĠůĞǀĂŐĞ�Ğƚ�ϭϭ 500 volailles ; 
� 31 stations de traitement des eaux usées7. 

Les données de surfaces de cultures et de nombre de têtes dans les élevages ont été extraite de la base de données 
�ŐƌĞƐƚĞ�ĚƵ�ŵŝŶŝƐƚğƌĞ�ĚĞ�ů͛�ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�^ŽƵǀĞƌĂŝŶĞƚĠ��ůŝŵĞŶƚĂŝƌĞ͘ 

Méthodologie 
>ĞƐ� ŚǇƉŽƚŚğƐĞƐ� ƵƚŝůŝƐĠĞƐ� ƉŽƵƌ� ĐŽŶƐŝĚĠƌĞƌ� ůĞƐ� ŐŝƐĞŵĞŶƚƐ�ŵĠƚŚĂŶŝƐĂďůĞƐ� ă� ů͛ĠĐŚĞůůĞ� ĚƵ� ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ� ƐŽŶƚ� ŝƐƐƵĞ� ĚĞ� ů͛ĠƚƵĚĞ�
« Gisement matière organique et biogaz 2012 », commandée par la Région Alsace. Cette étude recense ainsi les 
pourcentages de substrats mobilisables. 
 
Parmi les intrants disponibles pour la méthanisation on distingue : 
 

Ressources Substrats 

Ressources agricoles 
 � �ĨĨůƵĞŶƚƐ�Ě͛ĠůĞǀĂŐĞ et déjections animales : fumier, lisier et fientes ; 

� Substrats de cultures : résidus de culture (pailles, menues pailles et fanes de betteraves), et les 
issus de silo ; 

� Cultures Intermédiaires à Vocation Energétique (CIVE) : culture implantée et récoltée entre deux 
cultures principales dans une rotation culturale et étant récoltée pour être utilisée comme intrant 
dans une unité de méthanisation agricole. 

 
Ressources agro 

industrielles � Les déchets des industries agroalimentaires (IAA) qui génèrent des sous-produits issus de leur 
activité. On considère les activités suivantes : transformation, préparation, conservation de viande, 
transformation et conservation de fruits et légumes, fabrication de vins, et de bière, fabrication de 
lait & produits frais, industrie de corps gras, fabrication de plats préparés, fabrication d'aliments 
pour animaux, travail du grain, boulangeries-pâtisseries. 

 

 
7 https://www.agglo-saintes.fr/fileadmin/user_upload/fichiers/MAG_AGGLO_AVRIL_2022_web.pdf 
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Ressources de 
ů͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ � >ĞƐ�ĚĠĐŚĞƚƐ�Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ : les sous-ƉƌŽĚƵŝƚƐ�ĚĞ�ů͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ�ƐŽŶƚ�ĨŽƌŵĠƐ�ĚĞ�ďŽƵĞƐ�ƵƌďĂŝŶĞƐ�

Ğƚ� ĚĞ� ŐƌĂŝƐƐĞƐ� ƉŽƵƌ� ůĞƐ� ƐƚĂƚŝŽŶƐ� Ě͛ĠƉƵƌĂƚŝŽŶ͕� Ğƚ� ĚĞ� ŵĂƚŝğƌĞƐ� ĚĞ� ǀŝĚĂŶŐĞ� ƉŽƵƌ� ůĞƐ� ƐǇƐƚğŵĞƐ�
Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĂƵƚŽŶŽŵĞƐ͘  

 
Ressources en 

biodéchets � Les biodéchets ménagers (déchets de cuisine), basé sur la Fraction Fermentescible des Ordures 
Ménagères (FFOM) 

� Les biodéchets tertiaires : de la restauration commerciale, des restaurants / cantines / cuisines 
collectives des établissements scolaires et établissements de santé, ainsi que les biodéchets des 
commerçants issus des Grandes et Moyennes Surfaces (GMS), des petits commerces et des 
marchés 

� Les déchets verts (fraction fine, tontes) 
 

Tableau 25 : Présentation des ressources et substrats pris en compte dans ů͛ĠƚƵĚĞ�;ĞŶ�ŶŽŝƌͿ 

Le potentiel en détails 
Les résultats sont présentés ci-dessous : 

 
Figure 31 : Ventilation du gisement mobilisable sur le territoire par type de substrats, source : étude TEPOS 2016, Axceleo 

La ressource agricole est donc la principale contributrice au potentiel de méthanisation sur le territoire : 

x Les substrats de culture représentent le principal contributeur avec près de 61 GWh de valorisation énergétique 
potentielle, soit plus de la moitié du potentiel énergétique mobilisable (71%) ; 

x >ĞƐ�ĞĨĨůƵĞŶƚƐ�Ě͛ĠůĞǀĂŐĞƐ�;ĨƵŵŝĞƌ�Ğƚ�ůŝƐŝĞƌͿ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ�ϰϭ�ϬϬϬ�ƚŽŶŶĞƐ�ĚĞ�ƐƵďƐƚƌĂƚƐ�ŵŽďŝůŝƐĂďůĞƐ�ƉŽƵƌ�ĞŶǀŝƌŽŶ�ϭϱ�
GWh de valorisation énergétique ; 

>ĞƐ�ŐŝƐĞŵĞŶƚƐ�ĚĞ�ƐƵďƐƚƌĂƚƐ�ŵĠƚŚĂŶŝƐĂďůĞƐ�ƐŽŶƚ�ƚǇƉŝƋƵĞƐ�Ě͛ƵŶ�ƐĞĐƚĞƵƌ�ĂŐƌŝĐŽůĞ dynamique : les quantités des ressources 
ĂŐƌŝĐŽůĞƐ�;ĚĠũĞĐƚŝŽŶƐ�ĂŶŝŵĂůĞƐ͕�ƌĠƐŝĚƵƐ�ĚĞ�ĐƵůƚƵƌĞ�Ğƚ��/s�Ϳ�ƐŽŶƚ�ƌĞůĂƚŝǀĞŵĞŶƚ�ĠůĞǀĠĞƐ�ƉĂƌ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ă�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ�
ƉůƵƐ�ƵƌďĂŝŶƐ�Žƶ�ů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ�Ğƚ�ůĞƐ�ƐƵƌĨĂĐĞƐ�ĂŐƌŝĐŽůĞƐ�ƐŽŶƚ�ŵŽŝŶƐ�ƉƌĠƐĞŶƚĞƐ͘ 

Les autres ressources sont plus marginales : 

x Les boues de STEP représentent 16 500 tMB mobilisables, soit une valorisation énergétique potentielle de 1,6 
GWh ; 

x La fraction fine des déchets verts représente un tonnage intéressant, 5 000 tMB pour une valorisation 
énergétique potentielle de 4 GWh. Ces déchets sont potentiellement mobilisables par la méthanisation mais 
peuvent également être compostés ; 

x Les substrats du secteur résidentiel concernent la collecte des biodéchets ménagers via la Fraction 
Fermentescible des Ordures MénagğƌĞƐ�;&&KDͿ͘��ĞƚƚĞ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ�ĞƐƚ�ĚŝĨĨƵƐĞ�Ğƚ�ƐŽŶ�ĐĂƉƚĂŐĞ�ĚŽŝƚ�ĨĂŝƌĞ� ů͛ŽďũĞƚ�
Ě͛ƵŶĞ�ƉŽůŝƚŝƋƵĞ�ĚĠĚŝĠĞ͘�>Ă�ŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐĞƚƚĞ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ�ŽƌŐĂŶŝƋƵĞ�ƉŽƵƌ�ĂůŝŵĞŶƚĞƌ�ƵŶĞ�ĨŝůŝğƌĞ�ŵĠƚŚĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�
fait appel à différentes stratégies : 

o Collecte des biodéchets en mélange avec les ordures ménagères sans tri, imposant une importante 
étape de tri mécanique en amont de la méthanisation, par TMB (Tri Mécano-Biologique) ; 

Effluents d'élevage
17%

Résidus de culture
71%

Déchets des industries 
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0%
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2%

Biodéchets des OM
5%

Déchets verts
5%

Répartition des gisements pour la méthanisation (en production d'énergie primaire)
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o Collecte des biodéchets triés à la source, en mélange avec les déchets verts. Cette stratégie complexifie 
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽůůĞĐƚĞ͕�ŚŽƌŵŝƐ�Ɛŝ�ƵŶĞ�ĐŽůůĞĐƚĞ�ĚĞƐ�ĚĠĐŚĞƚƐ�ǀĞƌƚƐ�ĞŶ�ƉŽƌƚĞ�ă�ƉŽƌƚĞ�ĞǆŝƐƚĞ�ĚĠũă͘�WĂƌ�
contre, ce mode de gestion crée des complications en méthanisation du fait de la présence des 
branchages notamment dans le mélange livré sur site ; 

o Collecte des biodéchets triés à la source, séparément des déchets verts. Cette solution complexifie 
ĞŶĐŽƌĞ�ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽůůĞĐƚĞ͕�Ğƚ�ĂĐĐƌŽŠƚ�ƐŽŶ�ĐŽƸƚ͕�ŵĂŝƐ�Ɛ͛ĂǀğƌĞ�ƚƌğƐ�ĂĚĂƉƚĠĞ�ă�ƵŶ�ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ�ƉĂƌ�
méthanisation, du fait de la qualité du produit envoyé en digestion dans le méthaniseur. 

o Collecte des différents flux de déchets dans un seul passage et un seul bac, sans compaction, mais en 
différenciant les types de déchets suivant la couleur des sacs. Cette stratégie a été déployée par 
Montpellier et plus récemment par le Sydeme à Forbach, avec des retours intéressants8. 

La ressource agricole est donc la principale contributrice au potentiel de méthanisation sur le territoire. 

Dans un second temps le développement de la méthanisation passera par ů͛ĠƚƵĚĞ�ĚĞ�ů͛ĂĚĠƋƵĂƚŝŽŶ�ĞŶƚƌĞ�ůĂ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ�
méthanisable, les besoins thermiques, et la présence ou non de réseaux de gaz : 

x 8 communes sont raccordées au réseau de distribution GRDF; 
x 13 communes sont traversées par le réseau de transport. 

 
Plusieurs modèles de méthanisation (méthanisation territoriale, agricole collectif, agricole individuel) et plusieurs types 
de valorisation (injection, cogénération) existent et ne seront pas forcément tous appropriés. 

Synthèse du potentiel de méthanisation  
Production 
2019 (GWh) 

Potentiel mobilisable (GWh) Productible atteignable 
(GWh) 

Méthanisation 0 96 96 
Tableau 26 : Synthèse du potentiel de méthanisation 

Le productible atteignable est donc estimé à environ 96 GWh à horizon 2050. Les substrats agricoles, en particulier les 
résidus de culture sont les principaux contributeurs au potentiel de méthanisation sur le territoire. 

 Énergie Fatale 

>͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ĚĞ�ƌĠĐƵƉĠƌĂƚŝŽŶ�ʹ ou énergie fatale ʹ ĞƐƚ�ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ƌĠƐŝĚƵĞůůĞ�ŝƐƐƵĞ�Ě͛ƵŶ�ƉƌŽĐĠĚĠ�Ğƚ�ŶŽŶ�ƵƚŝůŝƐĠĞ�ƉĂƌ�ĐĞůƵŝ-ci. 
�ĞƚƚĞ� ĠŶĞƌŐŝĞ� ĞƐƚ� ƉĞƌĚƵĞ� Ɛŝ� ĞůůĞ� Ŷ͛ĞƐƚ� ƉĂƐ� ƌĠĐƵƉĠƌĠĞ� ĞƚͬŽƵ� ǀĂůŽƌŝƐĠĞ͘� �ĂŶƐ� ůĂ� ŵĂũŽƌŝƚĠ� ĚĞƐ� ĐĂƐ͕� ŝů� Ɛ͛ĂŐŝƚ� Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�
thermique. 
 

PRODUCTION ACTUELLE  

Le territoire ne ĚŝƐƉŽƐĞ�ƉĂƐ�Ě͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ĨĂƚĂůĞ�ƌĞĐĞŶƐĠĞ�ĞŶ�ϮϬϭϵ͘ 
 

 

POTENTIEL MOBILISABLE  

 
/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƐŽƵƌĐĞƐ�ĚĞ�ƉĞƌƚĞƐ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ƚŚĞƌŵŝƋƵĞ�ƉŽƵǀĂŶƚ�ƉŽƚĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚ�ġƚƌĞ�ƌĠĐƵƉĠƌĠĞ : 

x Chaleur fatale industrielle des sites ICPE cumulant production de chaud et production de froid ; 
x �ŚĂůĞƵƌ�ĨĂƚĂůĞ�ŝƐƐƵĞ�ĚĞ�ů͛Ăŝƌ�ǀŝĐŝĠ�ĚĞƐ�ďąƚŝŵĞŶƚƐ�Ě͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ ; 
x ZĠĐƵƉĠƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐŚĂůĞƵƌ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĞĂƵǆ�ƵƐĠĞƐ�ĚĞƐ�ďąƚŝŵĞŶƚƐ�Ě͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ͘ 

 

La ressource sur le territoire 
>͛ĠƚƵĚĞ�Ŷ͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĞ�ƉĂƐ�ĚĞ�ƐŝƚĞ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĞů�ƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ�ƵŶ�ƉŽƚĞŶƚŝĞů�ĚĞ�ƌĠĐƵƉĠƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐŚĂůĞƵƌ�Ğƚ�ŝů�Ŷ͛ĞǆŝƐƚĞ�ƉĂƐ�Ě͛hŶŝƚĠ�
Ě͛/ŶĐŝŶĠƌĂƚŝŽŶ�Ě͛KƌĚƵƌĞƐ�DĠŶĂŐğƌĞƐ�;h/KDͿ�ƐƵƌ�ůĞ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘ 
>Ğ�ƌĞƐƚĞ�ĚƵ�ƉŽƚĞŶƚŝĞů�ƉƌŽǀŝĞŶƚ�Ě͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƐ�ŽƵ�ĐŽůůĞĐƚŝǀĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ďąƚŝŵĞŶƚƐ�Ě͛ŚĂďŝtation. 

Méthodologie 
>ĞƐ�ĐĂůĐƵůƐ�ĚĞ�ƉŽƚĞŶƚŝĞů�ƉŽƵƌ�ůĂ�ƌĠĐƵƉĠƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐŚĂůĞƵƌ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ƌĠĂůŝƐĠƐ�ƉĂƌ��ǆĐĞůĞŽ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞ�ů͛ĠƚƵĚĞ�d�WK^�ĚĞ�
2016. Ils reposent sur une analyse des besoins de plusieurs typologies de bâtiments : 

x Maisons existantes ; 
 

8 https://www.sydeme.fr/fr/fonctionnement-du-dispositif.html  

https://www.sydeme.fr/fr/fonctionnement-du-dispositif.html
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x ImmeubleƐ�ĂǀĞĐ�ĐŚĂƵĨĨĂŐĞ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�ĐŚĂƵĚĞ�ĐŽůůĞĐƚŝǀĞ ; 
x /ŵŵĞƵďůĞƐ�ƚĞƌƚŝĂŝƌĞƐ�ĂǇĂŶƚ�ĚĞƐ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐ�Ě͛��^�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ͘ 

 
�� ƉĂƌƚŝƌ� ĚƵ� ŶŽŵďƌĞ� ĚĞ� ďąƚŝŵĞŶƚƐ� ĚĞ� ĐŚĂƋƵĞ� ƚǇƉŽůŽŐŝĞ� ĞǆƚƌĂŝƚƐ� ĚĞƐ� ĚŽŶŶĠĞƐ� ĚĞ� ů͛/E^��� ϮϬϭϯ͕� ĚĞ� ůĂ� ĚǇŶĂŵŝƋƵĞ� ĚĞ�
construction et en considérant les contraintes techniques, techniques et socioéconomiques, la récupération potentielle 
Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ĨĂƚĂůĞ�Ă�ĠƚĠ�ĞƐƚŝŵĠĞ͘�>Ă�ƐǇŶƚŚğƐĞ�ĚĞƐ�ŚǇƉŽƚŚğƐĞƐ�ĞƐƚ�ƉƌĠƐĞŶƚĠĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƚĂďůĞĂƵ�Đŝ-dessous : 
 

Récupération 
de chaleur  

Type de 
bâtiment ou 
d'équipemen
t 

 Cible 
  

Contraintes 
techniques 

 % de la 
cible 
retenu 

Production 
d'énergie 
renouvelable 

Chauffe-eau 
thermodynamiqu
e pour la 
production d'eau 
chaude sanitaire 

Maisons 
existantes 

Toutes les maisons 
existantes avec une 
facilité en substitution 
du cumulus électrique. 

Difficulté d'installation 
(percement d'un 
conduit sur l'extérieur, 
installation du 
cumulus, etc.). 

75% 1,5 MWh/an 

Maisons 
neuves 

Toutes les maisons 
neuves 

Très peu de contrainte 
si c'est étudié en 
amont. 

90% 2,1 MWh/an 

Récupération de 
chaleur sur eau 
usée ou air vicié 
pour la 
production d'eau 
chaude sanitaire 

Immeubles 
existants 

Les immeubles avec 
chauffage de l'eau 
chaude collective 
(système avec PAC) 

Présence de la colonne 
d'eau usée à proximité 
de la production d'ECS 

30% 2,3 MWh/an 

Immeubles 
neufs 

Tous les immeubles 
neufs (échangeur 
thermique simple sans 
PAC) 

  80% 0,30 
MWh/an 

Récupération de 
chaleur sur eau 
usée pour la 
production d'eau 
chaude sanitaire 

Bâtiments 
tertiaires 
existants 

Les immeubles 
tertiaires ayant des 
consommation d'ECS 
importants (hôtel, 
maison de retraite, 
hôpital, etc.) 

Présence d'un stockage 
d'eau chaude collectif 
et proche de 
l'évacuation d'eau 
usée. 

50%   

Bâtiments 
tertiaires 
neufs 

      

Tableau 27 : Typologies de bâtiments étudiés et potentiel de mobilisation considéré, source : étude TEPOS 2016, Axceleo 

Le potentiel en détails 
Les résultats sont présentés ci-dessous : 

Installations récupération 
Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ĨĂƚĂůĞ 

Maison chauffe-eau 
thermodynamique 
récupération air vicié 

Maison 
récupération 
eaux usées 
système 
statique 

Récupération 
eaux usées 
logements 
collectifs 

Récupération 
eaux usées 
tertiaire 

Total 

Dans 
l'existant 

Nombre : 16 775 22 366 50 86 39 277 
GWh/an : 14,1 11,2 0,4 3,5 29,2 

Sur le neuf 
par an 

Nombre : 236 236 5 4 481 
GWh/an : 0,1 0,1 0,02 0,02 0,27 

Tableau 28 : Potentiel de récupération de chaleur sur le territoire de la CA de Saintes, source : étude TEPOS 2016, Axceleo 

Le potentiel de récupération de chaleur est estimé à environ 38 GWh/an à horizon 2050, en grande majorité via les 
logements individuels. 
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Figure 32 : Ventilation du gisement de récupération de chaleur à horizon 2050, CA de Saintes 

Synthèse du potentiel en récupération de chaleur fatale  
Production 
2019 (GWh) 

Potentiel mobilisable (GWh) Productible atteignable 
(GWh) 

Chaleur fatale industrielle 0 38,3 38,3 
Tableau 29 : Synthèse du potentiel de valorisation de la chaleur fatale  

2.2.4. Autonomie énergétique 

 Autonomie énergétique en 2019 

Il est important de comparer la consommation à la production. En effet, la Région se fixe un objectif pour 2050 de 
produire des énergies renouvelables locales permettant de couvrir ses besoins. Il faut toutefois préciser que la 
ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�Ě͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ�Ğƚ�ĚĞ�ďŝŽŐĂǌ�ƉĞƵƚ�ġƚƌĞ�ĚĠĐŽƌƌĠůĠĞ�ĚĞƐ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐ͘�En effet, les productions peuvent être 
injectées dans le réseau et ainsi alimenter le reste du territoire national.  
 
En 2019, le territoire a consommé 1 500 GWh et a produit 187 GWh de source renouvelable, ƐŽŝƚ�ů͛ĠƋƵŝǀĂůĞŶƚ�ĚĞ�ϭϮ͕ϱй�
de sa consommation. La ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ� Ă� ĐŽƵǀĞƌƚ� ů͛ĠƋƵŝǀĂůĞŶƚ� ĚĞ� ϰϳй� ĚĞ� ůĂ� ĐŚĂůĞƵƌ� ĐŽŶƐŽŵŵĠĞ� Ğƚ� Ϯй� ĚĞ� ů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ�
consommée. Le territoire ne produit aucun carburant. 

 
Figure 33 : Autonomie énergétique du territoire en 2019, source : AREC, NEPSEN 
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 Autonomie énergétique projetée en 2050 

>Ă�ŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ŝŶƚĠŐƌĂůŝƚĠ�ĚƵ�ƉŽƚĞŶƚŝĞů�ĞŶ�ĠŶĞƌŐŝĞ�ƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞ�ĞƐƚŝŵĠ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌĂŝƚ͕�ă�ŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬϱϬ͕�70% de la 
consommation actuelle du territoire (année de référence 2019) contre 12,5% actuellement.  
 
Cela signifie que, même en exploitant la totalité du potentiel de développement en énergie renouvelable, le territoire 
de la CA de Saintes ne parviendrait pas à couvrir tous ses besoins actuels. Le développement de la production 
ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ�ĚŽŝƚ�ĚŽŶĐ�Ɛ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ�Ě͛ƵŶe réduction des besoins de consommations. Le graphique ci-dessous montre 
ĞŶ�ĞĨĨĞƚ�ƋƵ͛ƵŶ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ŝŶƚĠŐƌĂůŝƚĠ�ĚƵ�ƉŽƚĞŶƚŝĞů��EZ�ĐŽŵďŝŶĠ�ă�ƵŶĞ�ƌĠĚƵĐƚŝŽŶ�ŵĂƐƐŝǀĞ�ĚĞƐ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐ�
(potentiel de -58й�ĚĞ�ŵĂŠƚƌŝƐĞ�ĚĞ�ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ĞŶƚƌĞ�ϮϬϭϵ�Ğƚ�ϮϬϱϬͿ�ƉĞƌŵĞƚƚƌĂŝƚ�ĂƵ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�Ě͛ĠƋƵŝůŝďƌĞƌ�ƐĞƐ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐ�
et ses productions. Une telle trajectoire inscrirait la communauté Ě͛�ŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�^ĂŝŶƚĞƐ dans une démarche TEPOS 
(Territoire à Energie Positive). 
 

 
Figure 34 : �ǀŽůƵƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐ�ĞŶƚƌĞ�ů͛ĠƚĂƚ�ĂĐƚƵĞů�ϮϬϭϵ�Ğƚ�ůĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ŝŶƚĠŐƌĂůŝƚĠ�ĚĞƐ�

potentiels en 2050 

2.2.5. Les intermittences dues aux énergies renouvelables 

>͛ŝŶƚĞƌŵŝƚƚĞŶĐĞ�ĚĠƐŝŐŶĞ�ůĞ�fait que la production énergétique de certaines énergies renouvelables dépend des conditions 
ĐůŝŵĂƚŝƋƵĞƐ�;ĞŶƐŽůĞŝůůĞŵĞŶƚ͕�ĨŽƌĐĞ�ĚƵ�ǀĞŶƚ͕�͙Ϳ͕�Ğƚ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ƚŽƵũŽƵƌƐ�ĞŶ�ĐŽƌƌĠůĂƚŝŽŶ�ĂǀĞĐ�ůĂ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ͘�/ů�ĞƐƚ�ĚŽŶĐ�
nécessaire de savoir gérer cette variabilité͘�>͛ŝŶƚĞƌŵŝƚƚĞŶĐĞ�ĚĞƐ�ĠŶĞƌŐŝĞƐ�ƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐ�ƐĞ�ƉŽƐĞ�ĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�
ƐŽƵƌĐĞƐ�ŐĠŶĠƌĂŶƚ�ĚĞ�ů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ�Đ͛ĞƐƚ-à-ĚŝƌĞ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚ�ůĞ�ƐŽůĂŝƌĞ�ƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞ�Ğƚ�ů͛ĠŽůŝĞŶ͘ 

>ĞƐ��ŶZ͕�ƐŽƵƌĐĞƐ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞƐ�ǀĂƌŝĂďůĞƐ� 
>͛ŝŶƚĞƌŵŝƚƚĞŶĐĞ�ĚĞƐ�ĠŶĞƌŐŝĞƐ�ƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐ�ĞƐƚ�ů͛ƵŶ�ĚĞƐ�ƉŽŝŶƚƐ�Ě͛ĂĐŚŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶ�ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ͘�/ů�ĞƐƚ�ǀƌĂŝ�
que certaines énergies renouvelables (éolien, solaire), sont dépendantes des phénomènes météorologiques (force du 
vent, ensoleillement) et de fait, leur production est variable. Impossible donc de maîtriser la période de production, 
ĨŽƌĐĠŵĞŶƚ� ĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵĞ͘� KŶ� ƉĞƵƚ� ƚŽƵƚĞĨŽŝƐ� ů͛ĂŶƚŝĐŝƉĞƌ͕� ĂǀĞĐ� ƋƵĞůƋƵĞƐ� ũŽƵƌƐ� Ě͛ĂǀĂŶĐĞ͕� ŵĂŝƐ� ĞůůĞ� ŶĞ� ĐŽŢŶĐŝĚĞ� ƉĂƐ�
nécessairement avec les besoins en termes de consommations. 
Ces variations sont indépendĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ͘�>Ğ�ƉƌŽďůğŵĞ�ƋƵŝ�ƐĞ�ƉŽƐĞ�ĞƐƚ�ĚŽŶĐ�ĐĞůƵŝ�ĚĞ�ů͛ĠƋƵŝůŝďƌĞ�ĞŶƚƌĞ�ŽĨĨƌĞ�
;ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�Ě͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠͿ�Ğƚ�ĚĞŵĂŶĚĞ�;ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶͿ�ƋƵŝ�ĞƐƚ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ�ĂƵ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ�ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐ͘�
Par exemple, les périodes hivernales correspondent souvent aux pics de consommation (liés essentiellement au 
chauffage), alors que les jours écourtés, et donc la diminution de la lumière naturelle ainsi que la couverture nuageuse, 
ůŝŵŝƚĞŶƚ�ůĂ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ƐŽůĂŝƌĞ͘�>Ğ�ƉƌŽďůğŵĞ�ĞƐƚ�ůĞ�ŵġŵĞ�ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ�ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ĠŽůŝĞŶŶĞ͕�ůĞƐ�ƉĠƌŝŽĚĞƐ�ĚĞ�ŐƌĂŶĚ�
froid sont rarement propices aux grands vents.  

>ĞƐ��ŶZ͕�ƐŽƵƌĐĞƐ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞƐ�ŝŶƚĞƌŵŝƚƚĞŶƚĞƐ�ĐŽŶƚƌƀůĠĞƐ� 
�ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕�ŐƌąĐĞ�ă�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ƉƌŽŐƌğƐ�ƌĠĂůŝƐĠƐ͕�ŝů�ĞƐƚ�ƉŽƐƐŝďůĞ�ĚĞ�ƌĞůĞǀĞƌ�ůĞ�ĚĠĨŝ�ĚĞ�ĐĞƚƚĞ�ĨůƵĐƚƵĂƚŝŽŶ�ĚĞ�Ɖroduction. 
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Figure 35 : �ŽƵƌďĞ�ĚĞ�ƉƵŝƐƐĂŶĐĞ�Ě͛ƵŶĞ�ĠŽůŝĞŶŶĞ�ĞŶ�ĨŽŶĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝƚĞƐƐĞ�ĚƵ�ǀĞŶƚ 

Comme le montre la courbe ci-dessus, une éolienne peut produire sur une plage relativement large de vent (de 5 à 25 
m/s ĞŶǀŝƌŽŶͿ͘��Ğ�ƉůƵƐ͕�ůĞ�ǀĞŶƚ�ŶĞ�Ɛ͛ĂƌƌġƚĞ�ũĂŵĂŝƐ�ĚĞ�ĨĂĕŽŶ�ďƌƵƚĂůĞ͕�ĚĞ�ƐŽƌƚĞ�ƋƵĞ�ůĂ�ƉƵŝƐƐĂŶĐĞ�Ě͛ƵŶĞ�ĠŽůŝĞŶŶĞ�ŽƐĐŝůůĞ�ĚĞ�
façon régulière. Grâce aux nouvelles technologies de prévisions qui permettent de recueillir des données très fines, il est 
ĚŽŶĐ�ƉŽƐƐŝďůĞ�Ě͛anticiper au minimum ces fluctuations. 
�Ğ�ŵġŵĞ͕�ůĂ�ƉƵŝƐƐĂŶĐĞ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�ƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞ�ŽƐĐŝůůĞ�ƐƵƌ�ĚĞƐ�ƉůĂŐĞƐ�ŚŽƌĂŝƌĞƐ�ďŝĞŶ�ĐŽŶŶƵĞƐ͘��ĞƌƚĞƐ͕�ă�ƉĂƌƚŝƌ�Ě͛ƵŶĞ�
ĐĞƌƚĂŝŶĞ�ŚĞƵƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ũŽƵƌŶĠĞ͕�ůĂ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�Ɛ͛ĂƌƌġƚĞ�ŵĂŝƐ�ĐĞůĂ�ƌĞƐƚĞ�ƉĂƌĨĂŝƚĞŵĞŶƚ�ƉƌĠǀƵ�Ğƚ�ĂŶƚŝĐŝpé. De même pour les 
autres moyens de production des EnR, les plages de production sont parfaitement prévues et donc compensables.  

 
Figure 36 : Position du soleil dans la journée 

Afin de répondre à la demande électrique, les servŝĐĞƐ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ�ƐŽŶƚ�ĐŽŵƉŽƐĠĞƐ�ĚĞ�ĐĞŶƚƌĂůĞƐ�ĚĞ�
base telles que les centrales nucléaires qui sont utilisées pour répondre à une demande électrique constante et 
importante, des centrales intermédiaires telles que les centrales hydrauliques et à gaz, utilisées pour combler les 
variations de la demande, ainsi que des dispositions additionnelles aussi appelées des réserves (primaires, secondaires 
et tertiaires) pour répondre aux augmentations imprévues de la demande. De nombreuses recherches ĚĠŵŽŶƚƌĞŶƚ�ƋƵ͛ƵŶ�
ĨĂŝďůĞ�ƉŽƵƌĐĞŶƚĂŐĞ�Ě͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ��ŶZƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ŵŝǆ�ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ�Ŷ͛ĞŶŐĞŶĚƌĞ�ƉĂƐ�ĚĞ�ƐƵƌĐŽƸƚƐ�ƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ�ĐĂƌ�ŝů�
Ŷ͛Ǉ� Ă�ƉĂƐ�ĚĞ� ƐƵƌƉůƵƐ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͘���ƉůƵƐ� ŐƌĂŶĚĞ�ĠĐŚĞůůĞ͕� ůĂ�ƋƵĞƐƚŝŽŶ�ĚĞ� ůĂ� ŐĞƐƚŝŽŶ�ĚĞ� ů͛ŝŶƚĞƌŵŝƚƚĞŶĐĞ�ĚĞƐ�ĠŶĞƌŐŝĞƐ�
renouvĞůĂďůĞƐ�Ğƚ�ĚƵ�ƐƚŽĐŬĂŐĞ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�ƉŽƵƌ�ŐĠƌĞƌ�ů͛ŝŶƚĞƌŵŝƚƚĞŶĐĞ�ƐĞ�ƉŽƐĞ͘ 
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Figure 37  : Réduction de taux d'effacement des EnR par le stockage d'énergie 

>͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ��ŶZ�ĂƵ�ŵŝǆ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ� 
�ĨŝŶ�Ě͛ŽƉƚŝŵŝƐĞƌ�la rentabilité économique des EnR dans les réseaux, il faut maintenir une certaine sûreté électrique et 
une qualité de fourniture notamment en raison du caractère variable de ces énergies nouvelles et de leur faible 
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ�ă� ů͛ŝŶĞƌƚŝĞ�ĚƵ� ƐǇƐƚğŵĞ�ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ͘� �Ŷ�ĞĨĨĞƚ͕� ů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ� ŝŶƚĞƌŵŝƚƚĞŶƚĞ�Ă�ƉŽƵƌ�ĞĨĨĞƚ� ĚĞ�
ĐŚĂŶŐĞƌ�ůĞ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ŵŝǆ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�Ě͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ�Ğƚ�ĞŶŐĞŶĚƌĞ�ĚĞƐ�ĐŽƸƚƐ�Ě͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ�ĚƵƐ�ĂƵ�ƌĠŐůĂŐĞ�ĚĞ�ůĂ�
fréquence, au maintien de la tension ou encore à la variabiůŝƚĠ�Ğƚ� ů͛ŝŶƚĞƌŵŝƚƚĞŶĐĞ�ĚĞ� ůĂ� ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ͘� >͛ƵŶĞ�ĚĞƐ�ƉŝƐƚĞƐ�ă�
ĞǆƉůŽŝƚĞƌ�ĂĨŝŶ�ĚĞ�ƉŽƵǀŽŝƌ�ƉĂůůŝĞƌ�ů͛ŝŶƚĞƌŵŝƚƚĞŶĐĞ�ĚĞƐ��ŶZ�ĞƐƚ�ůĞ�ƐƚŽĐŬĂŐĞ�ĚĞ�ů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͘ 
�ĂŶƐ�ůĞ�ĐĂƐ�Ě͛ƵŶĞ�ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�ĚĞƐ��ŶZ�Ğƚ�Ě͛ƵŶĞ�ĨŽƌƚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�ƉĂƌ�ĐĞůůĞƐ-ci, il y a des problèmes de surplus 
de production pendant certaines périodes. Or, certaines unités de base ne sont pas flexibles et donc ne peuvent pas 
ƌĠĚƵŝƌĞ�ůĞƵƌ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͘��ĨŝŶ�Ě͛ĠƋƵŝůŝďƌĞƌ�ů͛ŽĨĨƌĞ�Ğƚ�ůĂ�ĚĞŵĂŶĚĞ͕�ů͛ĞĨĨĂĐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ƐƵƌƉůƵƐ�Ě͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ�Ɛ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞ�ă�ƉĂƌƚŝr 
ĚĞƐ��ŶZ�ƋƵŝ�ƐŽŶƚ�ĚĠƐĂĐƚŝǀĠĞƐ͘��ĞůĂ�Ă�ƉŽƵƌ�ĞĨĨĞƚ�Ě͛ĂƵŐŵĞŶƚĞƌ�ůĞ�ĐŽƸƚ�ĚĞƐ��ŶZ͘�>͛ŽďũĞĐƚŝĨ�ƉŽƵƌ�ĂƵŐŵĞŶƚĞƌ�ůĂ�ƌĞŶƚĂďŝůŝƚĠ�ĚĞ�
ů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ� ĚĞƐ� �ŶZ� ĂƵ� ƌĠƐĞĂƵ� ĞƐƚ� ĚŽŶĐ� ĚĞ� ƌĠĚƵŝƌĞ� ůĞ� ƚĂƵǆ� Ě͛ĞĨĨĂĐĞŵĞŶƚ� ĞŶ� ĂƵŐŵĞŶƚĂŶƚ� ůĂ� ĨůĞǆŝďŝůŝƚĠ� ĚƵ� ƐǇƐƚğŵĞ�
électrique. 

>͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ�ĚƵ�ƐƚŽĐŬĂŐĞ�ĚĞ�ů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ 
>͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ� ŶĞ� ƐĞ� ƐƚŽĐŬĞ� ƉĂƐ� ƚŽƵũŽƵƌƐ� ĨĂĐŝůĞŵĞŶƚ͘� �ĞƉĞŶĚĂŶƚ� ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ� ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ� ƐŽŶƚ� ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ� ŽƵ� ĞŶ�
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĂĨŝŶ�ĚĞ�ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ�ƵŶ�ƐƚŽĐŬĂŐĞ�ĚĞ�ů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͘��Ğ�ƐƚŽĐŬĂŐĞ�ƉĞƌŵĞƚƚƌĂŝƚ�Ě͛ĂƉƉŽƌƚĞƌ�ƉůƵƐ�ĚĞ�ĨůĞǆŝďŝůŝté au 
ƌĠƐĞĂƵ� Ğƚ� ĚŽŶĐ� ĚĞ� ƌĠĚƵŝƌĞ� ůĞ� ƚĂƵǆ� Ě͛ĞĨĨĂĐĞŵĞŶƚ͘� �ĞƐ� ƐŽůƵƚŝŽŶƐ� ĚĞ� ƐƚŽĐŬĂŐĞ� ƐĞŵďůĞŶƚ� ġƚƌĞ� ůĂ� ƐŽůƵƚŝŽŶ� ůĂ� ƉůƵƐ� ĨŝĂďůĞ�
ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ�ƉŽƵƌ�ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ�ƵŶĞ�ŵĞŝůůĞƵƌĞ�ƌĞŶƚĂďŝůŝƚĠ�ĚĞƐ�ĠŶĞƌŐŝĞƐ�ƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐ�ŝŶƚĞƌŵŝƚƚĞŶƚĞƐ͘��Ŷ�ĞĨĨĞƚ͕�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂƐ�
Ě͛ƵŶ�ŵŝǆ�ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ�ĂǀĞĐ�ϱϬй�Ě͛�ŶZƐ�ŝŶƚĞƌŵŝƚƚĞŶƚĞƐ�ƐĂŶƐ�ƐƚŽĐŬĂŐĞ͕�ůĞ�ƚĂƵǆ�Ě͛ĞĨĨĂĐĞŵĞŶƚ�ĞƐƚ�ĚĞ�ϯϬй͘��Ŷ�ŝŵƉůĠŵĞŶƚĂŶƚ�
un système de stockage, ce taux tombe à environ 25%.  
DĞƚƚƌĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ƵŶ�ƐƚŽĐŬĂŐĞ�ĚĞ�ů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ�ƉĞƌŵĞƚ�ĚŽŶĐ͕�ĞŶ�ĨŽŶĐƚŝŽŶ�ĚƵ�ŶŝǀĞĂƵ�ĚĞ�ĚĠƉůŽŝĞŵĞŶƚ͕�ĚĞ�͗ 

x RédƵŝƌĞ� ů͛ĞĨĨĂĐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ�ĚĞƐ��ŶZƐ�ĂĨŝŶ�Ě͛ƵƚŝůŝƐĞƌ� ůĞ�ƐƵƌƉůƵƐ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ĚĞƐ�ƉĠƌŝŽĚĞƐ�ĚĞ�
pointe ; 

x �ŽŶƚƌŝďƵĞƌ�ĂƵǆ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐ�ĚĞ�ƌĠƐĞƌǀĞ�;ƋƵŝ�ƌĠƉŽŶĚĞŶƚ�ă�ů͛ŝŶƚĞƌŵŝƚƚĞŶĐĞ�ĚĞƐ��ŶZƐͿ�ƉŽƵƌ�ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ�ĂƵǆ�ĐĞŶƚƌĂůĞƐ�
thermiques fonctionnant à charge partielle (fonctionnement seulement en période de pointe) de se décharger 
de cette tâche ; 

x Le remplacement des unités de base (centrale nucléaire) à long terme. 

Le stockage stationnaire aussi appelé le stockage fixe 
Il existe cinq catégories physico-chimiques de stockage stationnaire.  
>͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ƉĞƵƚ�ġƚƌĞ�ƐƚŽĐŬĠĞ�ƐŽƵƐ�ĨŽƌŵĞ�͗� 

x DĠĐĂŶŝƋƵĞ�;ďĂƌƌĂŐĞ�ŚǇĚƌŽĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ͕�ƐƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐĨĞƌƚ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ƉĂƌ�ƉŽŵƉĂŐĞ�^d�WͿ�͖ 
x Chimique (vecteur hydrogène) ; 
x Electrochimique (piles, batteries) ;  
x Electromagnétique (Bobines supraconductrices, super capacités) ; 
x Thermique (Chaleur latente ou sensible)  

>Ğ�ƐƚŽĐŬĂŐĞ�ĞŵďĂƌƋƵĠ�;Ğǆ�͗�ĂĐĐƵŵƵůĂƚĞƵƌƐ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ǀĠŚŝĐƵůĞƐ͕�ƚĠůĠƉŚŽŶĞƐ͕�ŽƌĚŝŶĂƚĞƵƌ�͙Ϳ 
Ces technologies présentent des caractéristiques techniques très variables, de leur capacité à leur puissance ou encore 
ĚƵ�ĨĂŝƚ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ĚƵƌĠĞ�ĚŝƐƚŝŶĐƚĞ�Ě͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ�Ğƚ�ĚĞ�ƌĞŶĚĞŵĞŶƚ͘��ĞƚƚĞ�ĚŝǀĞƌƐŝƚĠ�ŝŶĚƵŝƚ�ƋƵĞ�ĐĞƐ�ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ�ƉĞƵǀĞŶƚ�ġƚƌĞ�
utilisées différemment les unes des autres.  
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Conclusion  
>͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ�ŵĂƐƐŝǀĞ�ĚĞƐ��nR dans le mix électrique nécessite que toutes les technologies contribuant à la flexibilité du 
système électrique, incluant le stockage, soient comparées et évaluées. 
/ĚĠĂůĞŵĞŶƚ͕�ŝů�ĞƐƚ�ĐŽŶƐĞŝůůĠ�Ě͛ƵƚŝůŝƐĞƌ�ůĞƐ�ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ŽƌĚƌĞ�ĐƌŽŝƐƐĂŶƚ�ĚĞ�ĐŽƸƚ͕�en passant à la suivante quand la 
ƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞ�ĞƐƚ�ĠƉƵŝƐĠĞ͘�>Ğ�ƐƚŽĐŬĂŐĞ�ĞƐƚ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĠ�ĐŽŵŵĞ�ƵŶĞ�ĠƚĂƉĞ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�ƐƵƌ�ůĂ�ĐŽƵƌďĞ�ĚĞ�ĨůĞǆŝďŝůŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ŽĨĨƌĞ�ĂƵ�
moment où toutes les options les moins chères sont saturées ou indisponibles. 

 

2.2.6. Enjeux mis en évidence ƉĂƌ�ů͛ĠƚƵĚĞ 

Atout  Faiblesse 

� Le bois biomasse fournit une production 
énergétique importante ; 

� Le potentiel en énergie renouvelable est 
intéressant sur la filière photovoltaïque. 

 

 

� ^ĞƵůĞŵĞŶƚ�ϭϮ͕ϱй�Ě͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ�ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ�
en 2019 ; 

� Les habitations sont peu denses et éparses. 
Cette caractéristique est limitante pour le 
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ĠŽůŝĞŶ�;ůĂ�ǌŽŶĞ�ƚĂŵƉŽŶ�
de 500m autour de ces bâtiments couvre 
donc la quasi-totalité du territoire de la 
communauté de communes) mais favorise 
le développement solaire photovoltaïque et 
solaire thermique avec un potentiel très 
important en toitures des bâtiments. 

   
Opportunité  Menace 

� Un enjeu du développement des ENR sera de 
mobiliser de manière cohérente et planifiée 
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�filières ; 

� Le potentiel présenté ne pourra pas être mobilisé 
par la communauté de communes seules sans 
ů͛ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ĂĐƚĞƵƌƐ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂƵǆ�Ğƚ�ĚĞƐ�
ĐŝƚŽǇĞŶƐ͘�>ĞƐ�ĂĐƚĞƵƌƐ�ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ�ĚŝƐƉŽƐĞŶƚ�Ě͛ƵŶ�
potentiel important (photovoltaïque sur parking, 
sur toiture, énergie fatale, substrats 
méthanisables). Les citoyens ont une carte 
importante à jouer notamment par les 
installations de chauffage individuelles (bois-
énergie, géothermie, solaire thermique) mais 
également par le développement de projets 
(centrales citoyennes) ; 

� >Ğ�ƉŽƚĞŶƚŝĞů�ĚĞ�ŵĂŠƚƌŝƐĞ�ĚĞ�ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ƚŚĠŽƌŝƋƵĞ�Ğƚ�
le potentiel de développement des ENR 
ƚŚĠŽƌŝƋƵĞƐ� ĐĂůĐƵůĠƐ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ĐĂĚƌĞ� ĚĞ� ů͛ĠƚƵĚĞ�
mettent en avant le fait que le territoire de la CA 
ĚĞ�^ĂŝŶƚĞƐ�Ă�ůĞ�ƉŽƚĞŶƚŝĞů�Ě͛ĂƚƚĞŝŶĚƌĞ�ů͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ 
énergétique.  

 

 

� >͛ĂĐĐĞƉƚĂƚŝŽŶ�ƐŽĐŝĂůĞ�ĚĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�Ě͛�ŶZ�ĞƐƚ�
un enjeu majeur. De nombreuses 
associations nationales ou locales se 
ŵŽďŝůŝƐĞŶƚ�ĐŽŶƚƌĞ�ů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƐŝƚĞƐ�ĚĞ�
production sur leur territoire, soit par 
motivations environnementales et 
paysagères, soit par « nymbisme9 », soit par 
désinformation. La pression exercée par ces 
collectifs impose souvent des 
positionnements politiques anti-EnR par 
crainte des répercussions dans les urnes. 
>͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕�ůĂ�ĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ�Ğƚ�
ů͛ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ůŽĐĂůĞ�ƐŽŶƚ�Ăutant de 
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�ă�ů͛ĂĐĐĞƉƚĂƚŝŽŶ 

 
 
 
 
 

 
9 Qui viens de NIMBY (Not In My BackYard ± pas dans mon jardin ) : Référence à l'attitude de prôner le développement de certaines 

installations (ici de production ENR à grande échelle) mais pas là où cela peut générer une gêne pour eux 
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2.3. FACTURE ENERGETIQUE DU TERRITOIRE 

2.3.1. Facture en 2019 

La facture énergétique du territoire a été estimée à partir ĚĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ�ĚĞ�ů͛�Z���ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĚĠƉĞŶses et de ů͛ŽƵƚŝů�&���d�10 
pour les dépenses réinvestis au niveau local (ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞͿ : 

x ^ŽŵŵĞ�ĚĞ�ůΖĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ĚĠƉĞŶƐĞƐ�ĚƵ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�ůŝĠĞƐ�ă�ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ : 183 mŝůůŝŽŶƐ�Ě͛ĞƵƌŽƐ�ƐŽŝƚ�ĞŶǀŝƌŽŶ�ϭ1% du PIB 
local ; 

x Somme des productions locales : 19 M¼, qui correspondent ainsi à des dépenses réinvestis localement ; 
x Dépenses qui sortent du territoire : 164 M¼. 

 
Ramenée par habitant, la facture énergétique est de 3 067 ¼/an/habitant, dont 90% « sortent » du territoire. 
 

Facture énergétique 

 
Figure 38 : Facture énergétique du territoire de la CA de Saintes, 2019, source : AREC, FACETE 

 
>Ğ�ƚĂďůĞĂƵ�ƐƵŝǀĂŶƚ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ůĂ�ƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐĞƚƚĞ�ĨĂĐƚƵƌĞ�ƉĂƌ�ƐĞĐƚĞƵƌ�Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ :  

Facture 
;ĞŶ�ŵŝůůŝŽŶƐ�Ě͛¼) 

Electricité EnRth, déchets et 
biocarburants 

Gaz 
naturel 

Chaleur, vapeur et 
autres combustibles 

Produits 
pétroliers 

TOTAL 

Résidentiel 32 M¼ 5 M¼ 7 M¼ 0 5 M¼ 49 M¼ 

Tertiaire 20 M¼ / 3 M¼ 0 2 M¼ 26 M¼ 

Transport / 8 M¼ / 0 93 M¼ 101 M¼ 

Industrie 1 M¼ / 1 M¼ 0 / 2 M¼ 

Agriculture, 
forêt et pêche 

1 M¼ / / 0 4 M¼ 6 M¼ 

Total 54 M¼ 13 M¼ 12 M¼ 0 105 M¼ 183 M¼ 

Tableau 30 : Facture énergétique du territoire de la CA de Saintes, source : AREC 

  

 
10 Source Outil FACETE : https://www.outil-facete.fr/simulation/ 

164 DΦ 

ϭϵ�DΦ 

183 DΦ 
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2.4. ÉTAT DES RESEAUX DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D͛ENERGIE ET POTENTIELS DE 

DEVELOPPEMENT 

2.4.1. Contexte méthodologique 

 Le périmètre étudié 

Le Plan climat Air EŶĞƌŐŝĞ�dĞƌƌŝƚŽƌŝĂů�ŝŵƉŽƐĞ�ĚĞ�ƉƌĞŶĚƌĞ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĞ�ů͛ĂŶĂůǇƐĞ�ĚĞƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ�ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚƵ�
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�Ě͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͕�ĚƵ�ŐĂǌ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ĐŚĂůĞƵƌ͘��Ƶ-ĚĞůă�ĚĞ�ů͛ĂƐƉĞĐƚ�ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞ͕�ĐĞƚƚĞ�ĂŶĂůǇƐĞ�Ă�
ƉŽƵƌ�ďƵƚ�Ě͛ŽĨĨƌŝƌ�ƵŶĞ�ǀŝƐŝŽŶ�Ě͛ĂŵĠlioration des réseaux de distribution et de transport en prenant en compte au mieux 
les options de développement. 
 
Que dit le décret du PCAET à propos des réseaux de transport et de distribution ?  
 
Décret n°2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat air-énergie territorial ; Art R. 229-51, °  
« Le plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 est l'outil opérationnel de coordination de la transition 
énergétique sur le territoire. Il comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un programme d'actions et un 
dispositif de suivi et d'évaluation. » 
« I. 
 - Le diagnostic comprend : 
- ͙� 
- 4° La présentation des réseaux de distribution et de transport d'électricité, de gaz et de chaleur, des enjeux de la 
distribution d'énergie sur les territoires qu'ils desservent et une analyse des options de développement de ces réseaux. 
» 
 
>͛ĂŶŶĠĞ�ĚĞ�ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ�ĐŚŽŝƐŝĞ�ĞƐƚ�ϮϬϭϵ͘��Ŷ�ĞĨĨĞƚ͕�ůĂ�ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ�ĞƐƚ�ďĂƐĠĞ�ĞŶ�ŐƌĂŶĚĞ�partie sur les données 
ĨŽƵƌŶŝƐ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ�ĚĞ�ƌĠƐĞĂƵǆ͕�Ğƚ�ůĞƐ�ĚĞƌŶŝğƌĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ�ƉŽƌƚĞŶƚ�ƐƵƌ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϭϵ͘ 
 

A SAVOIR  

Le diagnostic des réseaux du territoire permet :  
x De faire un état des lieux sur le positionnement des réseaux ; 
x �Ğ�ƌĠǀĠůĞƌ�ů͛Ġƚat de charge des réseaux de manière simplifiée ; 
x �Ğ�ĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞ�ůĞƐ�ĞŶũĞƵǆ�ĚĞ�ůĂ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�Ğƚ�ĂŶĂůǇƐĞƌ�ƐĞƐ�ŽƉƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ 

 

 Les notions clés 

La Haute Tension A ou HTA (ou Moyenne Tension) concerne les lignes comprises entre 1 000 volts (1 kV) et 50 000 volts 
(50 kV). En principe, elle est en France de 20 kV. 
 
La Basse Tension ou BT concerne les lignes comprises entre 230 volts et 400 volts. 
 
Un poste source est un ouvrage électrique qui se trouve à la jonction des lignes électriques de haute et moyenne tension. 
/ů�ƉĞƌŵĞƚ�ĚĞ�ƌĠĚƵŝƌĞ�ůĂ�ƚĞŶƐŝŽŶ�ƉŽƵƌ�ƋƵ͛ĞůůĞ�Ɛ͛ĂĚĂƉƚĞ�ĂƵǆ�ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ͘� 
 
Le poste de transformation HTA/BT s'appelle aussi poste de livraison et modifie la tension à la hausse.  Il modifie la 
tension électrique à la hausse (par exemple de 20 kV à 400 kV en sortie de centrales pour le transport de l'énergie 
électrique) ou à la baisse (par exemple de 63 kV à 20 kV pour livrer l'énergie aux réseaux de distribution). 
 
Les unités utilisées dans le cadre de ce diagnostic seront les kVA, les MW ou les Nm3/h : 
 
1 kVA = 1 000 VA (puissance électrique apparente) 
Le voltampère est le produit de la tension est du courant 
Si la tension est de 230 volts alors 1 kVA = 1 KW 
 
1 GW = 1 000 MW = 1 000 000 W (unité de puissance)  
 
hŶ�ĂƉƉĂƌĞŝů�Ě͛ƵŶĞ�ƉƵŝƐƐĂŶĐĞ�ĚĞ�ϭ�Ŭt�ĐŽŶƐŽŵŵĞ�ϭ�ŬtŚ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ƐƵƌ�ƵŶĞ�ŚĞƵƌĞ�ĚĞ�ƚĞŵƉƐ͘� 
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>ĞƐ�ĚĠďŝƚƐ�Ě͛ŝŶũĞĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ŐĂǌ�ƐŽŶƚ�ĞǆƉƌŝŵĠƐ�ĞŶ�Nm3/h͕�Đ͛ĞƐƚ-à-dire la quantité de gaz délivrée au réseau en 1 heure soit 
3 600 secondes. 

 Les données utilisées  

�ĨŝŶ�ĚĞ�ŵĞŶĞƌ�ă�ďŝĞŶ�ů͛ĠƚƵĚĞ͕�ĚĞ�ŵƵůƚŝƉůĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ƵƚŝůŝƐĠĞƐ : 
� >Ă�ĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĞ�ĚĞƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ�ĚĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�Ě͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ�ĨŽƵƌŶŝĞ�ƉĂƌ� ůĞƐ�ŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ�ĚĞ�ƌĠƐĞĂƵ�;�ŶĞĚŝƐͿ͕�ǀŝĂ�

ů͛KƉĞŶ��ĂƚĂ�ĚĞ�ů͛ĂŐĞŶĐĞ�KZ� ; 
� La cartographie du réseau de transport et des postes sources fournie par RTE ; 
� La cartographie du réseau de distribution de gaz, fournie par GRDF, gestionnaire du réseau ; 
� La cartographie du réseaux haute pression géré par GRT, issue des données en accès libre sur la plateforme 

open data : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/carte-du-reseau-de-transport-de-gaz-sur-la-france-
metropolitaine-1/ ; 

� >ĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ� ƌĞůĂƚŝǀĞƐ�ĂƵǆ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ĐŚĂůĞƵƌ͕� ŝƐƐƵĞƐ�ĚĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ�ĞŶ�ĂĐĐğƐ� ůŝďƌĞ� ƐƵƌ� ů͛ŽƉĞŶ�ĚĂƚĂ�ĚƵ�
CEREMA11. 

2.4.2. État des lieux des réseaux de transport et de distribution 

 Le réseau électrique du territoire 

�ǀĂŶƚ�ĚĞ�Ɛ͛ŝŶƚĠƌĞƐƐĞƌ�ă�ů͛ĠƚƵĚĞ�ĚƵ�ƌĠƐĞĂƵ�ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ�ĚƵ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕�ŝů�ĞƐƚ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�ĚĞ�ĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞ�ĐŽŵŵĞŶƚ�ŝů�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞ�
en France.  

 
Figure 39 : Fonctionnement du réseau électrique en France 

A SAVOIR  

hŶ�ƌĠƐĞĂƵ�ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ�ĞƐƚ�ƵŶ�ĞŶƐĞŵďůĞ�Ě͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ�ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞƐ�ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ�Ě͛ĂĐŚĞŵŝŶĞƌ�ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ�
des centres de production vers les consommateurs. Il est nécessaire de discerner la production centralisée, produite 
ĞŶ�ŐƌĂŶĚĞ�ƋƵĂŶƚŝƚĠ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ŐƌĂŶĚƐ�ƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌƐ�;��&͕�͙Ϳ�ĚĞƐ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐ�ĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĠĞƐ͕�ƋƵŝ�ƐŽŶƚ�ƉƌŽĚƵŝƚĞƐ�ĞŶ�ƉůƵƐ�
ƉĞƚŝƚĞ�ƋƵĂŶƚŝƚĠ�;ĠŽůŝĞŶŶĞ͕�ƐŽůĂŝƌĞ�͙Ϳ͘ 
 
>Ğ�ƌĠƐĞĂƵ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ�Ğƚ�Ě͛ŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞǆŝŽŶ�ĞƐƚ�ĚĞƐƚŝŶĠ�ă�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌ�ĚĞƐ�ƋƵĂŶƚŝƚĠƐ� ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ƐƵƌ�ĚĞ�
longues distances. Son niveau de tension varie de 60 000 à 400 000 volts. 
 

 
11 http://reseaux-chaleur.cerema.fr/carte-nationale-de-chaleur-france 

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/carte-du-reseau-de-transport-de-gaz-sur-la-france-metropolitaine-1/
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/carte-du-reseau-de-transport-de-gaz-sur-la-france-metropolitaine-1/
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>Ğ�ƌĠƐĞĂƵ�ĚĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�ĞƐƚ�ůƵŝ�ĚĞƐƚŝŶĠ�ă�ĂĐŚĞŵŝŶĞƌ�ů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ�ă�ů͛ĠĐŚĞůůĞ�ůŽĐĂůĞ͕�Đ͛ĞƐƚ-à-dire aux utilisateurs en 
moyenne et basse tension. Son niveau de tension varie de 230 à 20 000 volts. 

 
Le maillage électrique français se compose de lignes aériennes et souterraines Ğƚ�ĚĞ�ƉŽƐƚĞƐ�ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ�Ě͛ĂĐŚĞŵŝŶĞƌ�
ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ĚĞƉƵŝƐ�ůĞƐ�ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�ǀĞƌƐ�ůĞƐ�ƐŝƚĞƐ�ĚĞ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ. 
 
Les lignes (aériennes ou souterraines) sont des câbles/conducteurs qui varient en section selon le niveau de tension. 
>ĞƐ�ƉŽƐƚĞƐ�ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐ�ƐŽŶƚ�ĚĞƐ�ƉůĂƚĞĨŽƌŵĞƐ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶ�ƋƵŝ�ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ͕�ƉĂƌ�ůĞ�ďŝĂŝƐ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐ͕�ĚĞ�ƉĂƐƐĞƌ�Ě͛ƵŶ�
niveau de tension à un autre. Il existe deux types de poste :  

x Les postes sources qui raccordent le réseau de transport au réseau haute tension ; 
x Les postes HTA /BT ƋƵŝ�ĐŽŵŵĞ�ůĞƵƌƐ�ŶŽŵƐ�ů͛ŝŶĚŝƋƵĞŶƚ͕�ƌĂĐĐŽƌĚĞŶƚ�ůĞ�ƌĠƐĞĂƵ�ŚĂƵƚĞ�ƚĞŶƐŝŽŶ�ĂƵ�ƌĠƐĞĂƵ�ďĂƐƐĞ�

tension.  
 

�ĂŶƐ�ůĞ�ĐĂƐ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ�Ě͛�ŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�^ĂŝŶƚĞƐ͕�Zd��Ğƚ��ŶĞĚŝƐ�ƐŽŶƚ�ůĞƐ�ŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ�ĚĞ�ĐĞƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ͘ 

Le réseau très haute tension du territoire (réseau de transport) 
 
Le territoire de la CA de Saintes est traversé par des lignes très haute tension de 90 kV, 225 kV et 400 kV. Ce réseau est 
ŐĠƌĠ�ƉĂƌ�ůĂ�ƐŽĐŝĠƚĠ�Zd��Ğƚ�Ɛ͛ŽƌŐĂŶŝƐĞ�ĚĞ�ůĂ�ĨĂĕŽŶ�ƐƵŝǀĂŶƚĞ : 

 
Figure 40 : Réseau de transport très haute tension, source : OpenData, cartographie NEPSEN 

Les installations de production centralisées se raccordent au présent réseau de transport. 

Le réseau Haute Tension A (HTA), ou Moyenne Tension, du territoire 
 
>Ğ�ƌĠƐĞĂƵ�ŚĂƵƚĞ�ƚĞŶƐŝŽŶ�;ƌĠƐĞĂƵ�ĚĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶͿ�ĞƐƚ�ŐĠƌĠ�ƉĂƌ�ůĂ�ƐŽĐŝĠƚĠ��ŶĞĚŝƐ�Ğƚ�ĚĞƐƐĞƌƚ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚƵ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘ 
 
Ce réseau raccorde les clients C1, C2 et C3 (usagers ayant souscrit un contrat de puissance supérieur à 36 kVA, ils 
correspondĞŶƚ�ŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚ�ă�ĚĞƐ�ĐŽŶƚƌĂƚƐ�Ě͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ�ŽƵ�ĚĞ�ďąƚŝŵĞŶƚ�ƉƵďůŝĐƐͿ͘� 
Les installations de production avec une puissance inférieure à 12 MVA (centrales hydrauliques, installations éoliennes, 
parcs photovoltaïques et autres) sont généralement raccordées sur le réseau HTA présenté ci-dessous. 
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Figure 41 : Réseau de distribution HTA du territoire, source : Enedis, cartographie NEPSEN 

3 postes sources sont situés sur le territoire de la CA de Saintes et alimentent le réseau HTA et, par conséquent, une 
partie des consommateurs du territoire. Les postes sources des communes de Pont-Labbé-Ě͛�ƌŶŽƵůƚ�Ğƚ�ĚĞ��ŽŐŶĂĐ�ƐŽŶƚ�
également à proximité du territoire de la Communauté Ě͛�ŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͘  
 
�Ğ�ŵĂŶŝğƌĞ� ŐĠŶĠƌĂůĞ͕� ĚğƐ� ůŽƌƐ� ƋƵ͛ƵŶĞ� ƐĞĐƚŝŽŶ� ĚƵ� ƌĠƐeau a atteint un certain taux de saturation, des opérations de 
renforcement sont effectuées sur la section concernée. Un renforcement est une modification des ouvrages existants 
ƋƵŝ�ĨĂŝƚ�ƐƵŝƚĞ�ă�ů͛ĂĐĐƌŽŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĚĞŵĂŶĚĞƐ�ĞŶ�ĠŶĞƌŐŝĞ�ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ�;ĂƵŐŵĞŶƚĂƚion de la section des câbles, création de 
postes de transformation HTA/BT ou remplacement de transformateurs de puissance insuffisante). Des extensions des 
ƌĠƐĞĂƵǆ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ďƵƚ�ĚĞ�ƌĠƉŽŶĚƌĞ�ă�ů͛ĂĐĐƌŽŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĚĞŵĂŶĚĞƐ�ƐŽŶƚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ĞĨĨĞĐƚƵĠĞƐ͘�>Ă�ƚĞĐŚŶŝƋue utilisée pour 
effectuer ce type de travaux consiste à remplacer les câbles aériens (généralement section ancienne du réseau) par des 
câbles de section supérieure généralement enfouis dans le sol.  
 
>Ă�ŵŽŝƚŝĠ�ĚƵ�ƌĠƐĞĂƵ�,d��ĚĞ�ůĂ��ŽŵŵƵŶĂƵƚĠ�Ě͛�ŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ�ĞƐƚ�souterrain et par conséquent moins vulnérable aux 
intempéries et aux dégradations. 
 
>ĞƐ�ĞǆƚĞŶƐŝŽŶƐ�ĚƵ�ƌĠƐĞĂƵ�ƐŽŶƚ�ƌĠĂůŝƐĠĞƐ�ƚŽƵƚ�ĂƵ�ůŽŶŐ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ĂĨŝŶ�ĚĞ�ƌĂĐĐŽƌĚĞƌ�ůĞƐ�ŶŽƵǀĞĂƵǆ�ƵƐĂŐĞƌƐ͘��Ğ�manière 
ŐĠŶĠƌĂůĞ͕�ůĂ�ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�ĚĞƐ�ŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�ƉƌĠǀƵƐ�ƉĂƌ�ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�ĞƐƚ�
ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ�ƉŽƵƌ�ĞŶ�ŽƉƚŝŵŝƐĞƌ�ů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ͘ 

Le réseau basse tension (BT) du territoire 
 
Le réseau BT (Basse Tension) fait partie du réseau de distribution. Ce réseau raccorde les clients C4 et C5 (usagers ayant 
souscrit un contrat de puissance inférieure ou égale à 36 kVA, ils correspondent généralement aux petits et moyens 
usagers). 
 
Les installations de production avec une puissance inférieure à 250 kVA (production photovoltaïque en général) sont 
raccordées sur le réseau BT présenté ci-dessous.  
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Figure 42 : Réseau de distribution Basse Tension (BT) du territoire, source : Enedis, cartographie NEPSEN 

Le réseĂƵ�ďĂƐƐĞ�ƚĞŶƐŝŽŶ�Ɛ͛ĠƚĞŶĚ�ƐƵƌ�ƚŽƵƚ�ůĞ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�ĚĞ�ůĂ��ŽŵŵƵŶĂƵƚĠ�Ě͛�ŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͘ 
  
��ůĂ�ĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞ�ĚĞƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ�ŚĂƵƚĞ�Ğƚ�ƚƌğƐ�ŚĂƵƚĞ�ƚĞŶƐŝŽŶ͕�ůĞ�ƌĠƐĞĂƵ��d�ĞƐƚ�ďŝĞŶ�ŵŽŝŶƐ�ŵĂŶƈƵǀƌĂďůĞ�ă�ĚŝƐƚĂŶĐĞ�;ƌĠƐĞĂƵ�
ŶŽŶ�ŵĂŝůůĠͿ�Ğƚ�ŝů�ŶĠĐĞƐƐŝƚĞ�ĚŽŶĐ�ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ�ĚĞ�ƚĞĐŚŶicien sur le terrain. 

 Cartographie du réseau de gaz du territoire 

>ĞƐ� ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ� ŐĂǌŝğƌĞƐ� ƋƵŝ� ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ� Ě͛ŝŵƉŽƌƚĞƌ� ůĞ� ŐĂǌ� Ğƚ� ĚĞ� ů͛ĂĐŚĞŵŝŶĞƌ� ƐŽŶƚ� ĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞƐ� ƉŽƵƌ� ůĞ� ďŽŶ�
ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ŵĂƌĐŚĠ�Ğƚ�ůĂ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ�Ě͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͘ 
 

 
Figure 43 : �ŚĂŠŶĞ�Ě͛ĂĐƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ů͛ĂĐŚĞŵŝŶĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ŐĂǌ�ĞŶ�&ƌĂŶĐĞ͕�ƐŽƵƌĐĞ : https://energiesdev.fr/bareme-transport-distribution-

acheminement-gaz/ 

x Les teƌŵŝŶĂƵǆ�ŵĠƚŚĂŶŝĞƌƐ�ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ�Ě͛ŝŵƉŽƌƚĞƌ�ĚƵ�ŐĂǌ�ŶĂƚƵƌĞů�ůŝƋƵĠĨŝĠ�;'E>Ϳ�Ğƚ�ĂŝŶƐŝ�ĚĞ�ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĞƌ�ůĞƐ�ƐŽƵƌĐĞƐ�
Ě͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĐŽŵƉƚĞ�ƚĞŶƵ�ĚƵ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ŵĂƌĐŚĠ�ĚƵ�'E>�ĂƵ�ŶŝǀĞĂƵ�ŵŽŶĚŝĂů ;  

x Les installations de stockage de gaz contribuent elles à la gestion de la saisonnalité de la consommation de gaz 
et apportent plus de flexibilité ;  

https://energiesdev.fr/bareme-transport-distribution-acheminement-gaz/
https://energiesdev.fr/bareme-transport-distribution-acheminement-gaz/
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x >ĞƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ�ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ�ů͛ŝŵƉŽƌƚĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ŐĂǌ�ĚĞƉƵŝƐ�ůĞƐ�ŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞǆŝŽŶƐ�ƚĞƌƌĞƐƚƌĞƐ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ƉĂǇƐ�
adjacents et les terminaux méthaniers. Ils sont essentiels à ů͛ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ�ĚƵ�ŵĂƌĐŚĠ�ĨƌĂŶĕĂŝƐ�ĂǀĞĐ� ůĞ�ƌĞƐƚĞ�ĚƵ�
marché européen ; 

x >ĞƐ� ƌĠƐĞĂƵǆ� ĚĞ� ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ� ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ� ů͛ĂĐŚĞŵŝŶĞŵĞŶƚ� ĚƵ� ŐĂǌ� ĚĞƉƵŝƐ� ůĞƐ� ƌĠƐĞĂƵǆ� ĚĞ� ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ� ũƵƐƋƵ͛ĂƵǆ�
consommateurs finaux qui ne sont pas directement raccordés aux réseaux de transport.  

Le réseau de transport de gaz 

 
Figure 44 : Cartographie du réseau de transport de gaz sur le territoire de la CA de Saintes, source : data.gouv.fr, cartographie 

NEPSEN 

Le réseau de distribution de gaz 
8 communes (Saintes, Chaniers, Saint Sauvant, Chérac, La Chapelle des Pots, Saint-Georges-des-Coteaux, Les Gonds, 
Chermignac) sont raccordées au réseau de distribution de gaz. Ces consommations sont principalement liées à un usage 
résidentiel, tertiaire et industriel sur le territoire. 
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Figure 45 : Réseau de distribution de gaz du territoire, source : Open Data Agence ORE, cartographie NEPSEN 

 Cartographie des réseaux de chaleur du territoire 

hŶ�ƌĠƐĞĂƵ�ĚĞ�ĐŚĂůĞƵƌ�ĞƐƚ�ƵŶ�ƐǇƐƚğŵĞ�ĚĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐŚĂůĞƵƌ�ă�ƉĂƌƚŝƌ�Ě͛ƵŶĞ�ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�ĐĞŶƚralisée afin 
ĚĞ�ĚĞƐƐĞƌǀŝƌ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ͘�>ĞƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ�ĚĞ�ĐŚĂůĞƵƌ�ƐŽŶƚ�ƵƚŝůŝƐĠƐ�ă�ĚĞƐ�ĨŝŶƐ�ĚĞ�ĐŚĂƵĨĨĂŐĞ�ƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞů͕�Đ͛ĞƐƚ�ă�
ĚŝƌĞ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ĐŚĂƵĨĨĂŐĞ�ŽƵ�ĞŶĐŽƌĞ�ůĂ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�Ě͛ĞĂƵ�ĐŚĂƵĚĞ�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ͕�ŵĂŝƐ�ƉĞƵǀĞŶƚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ĚĞƐƐĞƌǀŝƌ�ĚĞƐ�ďƵƌĞĂƵǆ͕�
usines ou encore des centres commerciaux. 
 
>Ğ�'ƌĞŶĞůůĞ�ĚĞ� ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ� Ă� ĨŝǆĠ�ĚĞƐ�ŽďũĞĐƚŝĨƐ� ƚƌğƐ�ĂŵďŝƚŝĞƵǆ�ĞŶ�ŵĂƚŝğƌĞ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ƋƵŝ� ŝŵƉĂĐƚĞŶƚ� ĨŽƌƚĞŵĞŶƚ� ůĞ�
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ� ĚĞƐ� ƌĠƐĞĂƵǆ�ĚĞ� ĐŚĂůĞƵƌ͘�hŶ� ƌĠƐĞĂƵ� ĚĞ� ĐŚĂůĞƵƌ� ǀĂ� ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ� Ě͛ƵŶĞ� ƉĂƌƚ� ĚĞ� ǀĂůŽƌŝƐĞƌ� ůĂ� ďŝŽŵĂsse, la 
ŐĠŽƚŚĞƌŵŝĞ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ůĂ�ĐŚĂůĞƵƌ�ĚĞ�ƌĠĐƵƉĠƌĂƚŝŽŶ�Ğƚ�Ě͛ĂƵƚƌĞ�ƉĂƌƚ͕�Ě͛ĞǆƉƌŝŵĞƌ�ůĂ�ǀŽůŽŶƚĠ�Ě͛ƵŶĞ�ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ�ĚĞ�ƐĞ�ƐĂŝƐŝƌ͕�ƐƵƌ�
ƐŽŶ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕�ĚĞƐ�ĞŶũĞƵǆ�ůŝĠƐ�ă�ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ͘ 
Le réseau de chaleur est adapté pour des projets demandant des consommations reůĂƚŝǀĞŵĞŶƚ�ĠůĞǀĠĞƐ�ŽƵ�ůŽƌƐƋƵĞ�ů͛ŽŶ�
souhaite valoriser des énergies locales, renouvelables ou de récupération (chaleur fatale). Aucun réseau de grande 
ĂŵƉůĞƵƌ�Ŷ͛ĞƐƚ�ŝŵƉůĂŶƚĠ�ƐƵƌ�ůĞ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ�ĚĞ�Ě͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ12. 
  

 
12 https://carto.viaseva.org/public/viaseva/map/?coord=45.71840547127867,-

0.6591796875000001&zoom=11&typeFilter=existing&typeSource=all&hotColdFilter=any 
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2.4.3. Potentiel de développement des réseaux 

Les résultats présentés ci-dessous ne se substituent pas à une étude de faisabilité précise et localisée de 
raccordement. 

 �ŶĂůǇƐĞ�ĚƵ�ƌĠƐĞĂƵ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ�Ğƚ�ĚĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�Ě͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ 

Le réseau HTA et la capacité des postes sources 
Il est ƉŽƐƐŝďůĞ�ĚĞ�ƌĂĐĐŽƌĚĞƌ�ƵŶĞ�ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�Ě͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ�ĂƵ�ƌĠƐĞĂƵ�,d��;ĚĞ�ϮϱϬ�Ŭs��ă�ϭϮ�DtͿ�ĚĞ�ĚĞƵǆ�
manières :  

� �ƌĠĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ĚĠƉĂƌƚ�ĚĠĚŝĠ�ĚŝƌĞĐƚ�,d��ĚĞƉƵŝƐ�ůĞ�ƉŽƐƚĞ�ƐŽƵƌĐĞ�;ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ƋƵĞůƋƵĞƐ�Dt�ă�
12MW) ; 

� �ƌĠĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ŶŽƵǀĞĂƵ�ƉŽste de transformation HTA sur le réseau HTA existant (pour les installations de 
quelques MW). 

Pour chacun des postes sources, les données relatives aux puissances raccordables sont issues du S3REnR (Schéma 
Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables). 
 
Les Schémas Régionaux de Raccordement des Réseaux des Energies Renouvelables permettent aux gestionnaires de 
réseaux de réserver des capacités de raccordement sur une période de dix ans. 

 
Figure 46 : Capacité de raccordement des postes sources, source : Caparéseau, consulté le 26/09/2022, cartographie NEPSEN 

53,9 MW sont disponibles le poste source du territoire (dont 39,9 MW sur le poste source du Pinier, 12,7 MW sur celui 
de Saintes et 1,3 MW sur celui de Saint-Bris-des-Bois) pour raccorder les installations de production supérieure à 250 
kVA. 
 
>Ğ� ĐĂůĐƵů� ĚĞ� ƉŽƚĞŶƚŝĞů� Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ� ƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞ� Ă�ŵŝƐ� ĞŶ� ĠǀŝĚĞŶĐĞ� ƵŶ� ƉŽƚĞŶƚŝĞů� ĚĞ� ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ� ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͘� �� ƚŝƚƌĞ�
indicatif, ϱϯ͕ϵ�Dt�Ě͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶt environ 68 GWh de production photovoltaïque (ce qui équivaut à 190 ha 
de PV au sol). 
 
La contrainte liée aux postes sources dans le cadre du S3REnR du territoire est donc limitante pour le développement 
des EnR du territoire (le potentiel de production d͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ�Ă�ĠƚĠ�ĞƐƚŝŵĠ�ă�ĞŶǀŝƌŽŶ�ϯϲϬ�'tŚͿ͘ 
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Le réseau BT  
/ů�ĞƐƚ�ƉŽƐƐŝďůĞ�ĚĞ�ƌĂĐĐŽƌĚĞƌ�ƵŶĞ�ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�Ě͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ�ĂƵ�ƌĠƐĞĂƵ��d�;ũƵƐƋƵ͛ă�ϮϱϬ�Ŭs�Ϳ�ĚĞ�ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ�
façons :  

x �ƌĠĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ŶŽƵǀĞĂƵ�ƉŽƐƚĞ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�,d�ͬ�d�Ğƚ�Ě͛Ƶn réseau BT associé ;ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ� ũƵƐƋƵ͛ă�ϮϱϬ�
kVA) ; 

x �ƌĠĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ĚĠƉĂƌƚ�ĚŝƌĞĐƚ��d�ĚƵ�ƉŽƐƚĞ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�,d�ͬ�d�;ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ�ũƵƐƋƵ͛ă�ϮϱϬ�Ŭs�Ϳ ; 
x Raccordement sur le réseau BT existant (installations de petite puissance, notamment photovoltaïque jusƋƵ͛ă�

36 kVA). 
/ů�ĞƐƚ�ƉŽƐƐŝďůĞ�ĚĞ�ĨĂŝƌĞ�ƵŶĞ�ĠƚƵĚĞ�ĚĞƐ�ĐĂƉĂĐŝƚĠƐ�Ě͛ŝŶũĞĐƚŝŽŶ�Ě͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ�ƐƵƌ�ůĞ�ƌĠƐĞĂƵ��d�Ğƚ�ĚĞƐ�ĐŽƸƚƐ�ĚĞ�ƌĂĐĐŽƌĚĞŵĞŶƚ�
associés en considérant que le site de production BT est rattaché au poste HTA/BT par un départ dédié. 
 
De manière généraůĞ͕�ŽŶ�ĐŽŶƐƚĂƚĞ�ƋƵĞ�ůĂ�ĐĂƉĂĐŝƚĠ�Ě͛ŝŶũĞĐƚŝŽŶ�ĚŝŵŝŶƵĞ�Ğƚ�ƋƵĞ�ůĞ�ĐŽƸƚ�ĚĞ�ƌĂĐĐŽƌĚĞŵĞŶƚ�ĂƵŐŵĞŶƚĞ�ůŽƌƐƋƵĞ�
ů͛ŽŶ�Ɛ͛ĠůŽŝŐŶĞ�ĚƵ�ƉŽƐƚĞ�,d�ͬ�d�;ĞŶ�ƐƵŝǀĂŶƚ�ůĞ�ƚƌĂĐĠ�ƌŽƵƚŝĞƌͿ͘��>͛ŝŶũĞĐƚŝŽŶ�ĂƵ�ŶŝǀĞĂƵ�Ě͛ƵŶ�ĚĠƉĂƌƚ��d�ĠƚĂŶƚ�ƚƌŽƉ�ƌĞƐƚƌĞŝŶƚĞ�
en termes de plan de tension (seulĞŵĞŶƚ�ϭ͕ϱй�ĚĞ�ŵĂƌŐĞͿ͘�>Ă�ĐƌĠĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ĚĠƉĂƌƚ��d�ĞƐƚ�ƉůƵƐ�ĨĂǀŽƌĂďůĞ͘ 

 Analyse du réseau de gaz 

>ĞƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ�ĚĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�ĚĞ�ŐĂǌ�ŽŶƚ�ůĂ�ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ�Ě͛ġƚƌĞ�ĂůŝŵĞŶƚĠ�ƉĂƌ : 
x Le réseau de transport par le biais des postes de détente ; 
x Les petites productions de ďŝŽŐĂǌ�ƉĂƌ�ůĞ�ďŝĂŝƐ�ĚĞƐ�ƉŽƐƚĞƐ�Ě͛ŝŶũĞĐƚŝŽŶ͘ 

�͛ĞƐƚ�ĐĞƚƚĞ�ĚĞƌŶŝğƌĞ�ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ�ƋƵĞ�ŶŽƵƐ�ĠƚƵĚŝŽŶƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞ�ĐĞƚƚĞ�ĠƚƵĚĞ͘��ĞƚƚĞ�ŝŶũĞĐƚŝŽŶ�ĐŽŶƐŝƐƚĞ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ŵŽŵĞŶƚ�
ĞŶ�ůĂ�ĐŽŵƉƌĞƐƐŝŽŶ�Ğƚ� ůĞ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ�ƉĂƌ�ĐĂŵŝŽŶ�ĚƵ�ŐĂǌ�ĚĞ� ů͛ƵŶŝƚĠ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�ĂƵ�ƉŽŝŶƚ�Ě͛ŝŶjection. Cette solution est 
encore en développement et son coût est important. 
 
>͛ŝŶũĞĐƚŝŽŶ�ƐƵƌ�ůĞ�ƌĠƐĞĂƵ�ĚĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�ƌĞƉŽƐĞ�ĂůŽƌƐ�ƐƵƌ : 

x >Ă� ĐƌĠĂƚŝŽŶ� Ě͛ƵŶĞ� ĐĂŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ� ĚĞ� ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ� ĞŶƚƌĞ� ůĞ� ƌĠƐĞĂƵ� ĚĞ� ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ� ĚĞ� ŐĂǌ� ĞǆŝƐƚĂŶƚ� Ğƚ� ů͛ƵŶŝƚĠ� ĚĞ�
méthanisation. 

x >Ă� ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ƉŽƐƚĞ�Ě͛ŝŶũĞĐƚŝŽŶ� ƐƵƌ� ůĞ� ƌĠƐĞĂƵ�ĚĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ͕� ƌĞŐƌŽƵƉĂŶƚ� ůĞƐ� ĨŽŶĐƚŝŽŶƐ�Ě͛ŽĚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ͕�
Ě͛ĂŶĂůǇƐĞ�ĚƵ�ŐĂǌ͕�ƵŶ�ƐǇƐƚğŵĞ�ĂŶƚŝ-retour et le comptage. 

 

Figure 47 : WŽƚĞŶƚŝĞů�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�Ğƚ�Ě͛ŝŶũĞĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ďŝŽŐĂǌ�ƐƵƌ�ůĞ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�ĚĞ�ůĂ����ĚĞ�^ĂŝŶƚĞƐ͕�ƐŽƵƌĐĞ : « Un mix de gaz 100% 
renouvelable en 2050 ? », ADEME, GRTgaz, GRDF, cartographie NEPSEN 
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La modélisation des consommations gazières sur les réseaux de distribuƚŝŽŶ�ƉĞƌŵĞƚ�Ě͛ĞƐƚŝŵĞƌ�ůĞƐ�ĐĂƉĂĐŝƚĠƐ�Ě͛ŝŶũĞĐƚŝŽŶ�
ĚĞ�ďŝŽŐĂǌ͘�>Ğ�ƌĠƐĞĂƵ�ĚĞ�ŐĂǌ�ĚƵ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�ĞƐƚ�ĐŽŶƐƚŝƚƵĠ�ĚĞ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ƉŽĐŚĞƐ�Ě͛ŝŶũĞĐƚŝŽŶ�;ƉĂƐ�ĚĞ�ƌĠƐĞĂƵ�ĚĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�
ƵŶŝƋƵĞ�ƐƵƌ� ůĂ� ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ�Ě͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶͿ͘ >ĞƐ�ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐ�ĚĞ�ƉƌŽũĞƚƐ�Ě͛ŝŶũĞĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ďŝŽgaz sur le territoire sont à 
étudier.  
 
Il est également possible de se raccorder sur le réseau de transport de gaz, avec des débits injectables très élevés. Pour 
cela il est nécessaire : 

x De comprimer le gaz pour porter sa pression au niveau de celle du réseau de transport. Les compresseurs sont 
des équipements relativement coûteux ; 

x �Ğ�ĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞ�ƵŶĞ�ĐĂŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ�ĞŶƚƌĞ�ůĞ�ĐŽŵƉƌĞƐƐĞƵƌ�Ğƚ�ůĞ�ƉŽƐƚĞ�Ě͛ŝŶũĞĐƚŝŽŶ ; 
x �Ğ�ĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞ�ƵŶ�ƉŽƐƚĞ�Ě͛ŝŶũĞĐƚŝŽŶ�ƐƵƌ�ůĞ�ƌĠƐĞĂƵ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ�ƋƵŝ�ĞƐƚ�ƚƌğƐ�ĐŽƵƚĞƵǆ͘ 

 Analyse des besoins en chaleur du territoire 

>ĞƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ�ĚĞ�ĐŚĂůĞƵƌ�ƐŽŶƚ�ƵŶ�ŽƵƚŝů�ĂƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞ�ůĂ�ƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶ�ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ�Ğƚ�ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞ͕�ƐƵƌƚŽƵƚ�ůŽƌƐƋƵ͛ŝůƐ�ƐŽŶƚ�
ĂůŝŵĞŶƚĠƐ�ƉĂƌ�ƵŶĞ�ĠŶĞƌŐŝĞ�ƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞ͘�>Ă�ĐƌĠĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ƌĠƐĞĂƵ�ĚĞ�ĐŚĂůĞƵƌ�ĞƐƚ�ƵŶ�ƉƌŽũĞƚ�Ăssez lourd mais structurant 
Ě͛ƵŶ�ƉŽŝŶƚ�ĚĞ�ǀƵĞ�ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ͘�hŶ�ƚĞů�ƉƌŽũĞƚ�ƐĞ�ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐĞ�ƉĂƌ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ĠůĠŵĞŶƚƐ : 

� Un porteur de projet (la collectivité) ; 
� Des zones demandeuses en chaleur ; 
� Les motivations du porteur de projet :  

o Economies escomptées sur la facture énergétique des bâtiments concernés ; 
o sĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ�ĚΖƵŶĞ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ�ůŽĐĂůĞ�Ğƚ�ŽĨĨƌĞ�Ě͛ƵŶ�ĚĠďŽƵĐŚĠ�ƉŽƵƌ�ĚĞƐ�ƐŽƵƐ-produits d'industries locales ; 
o Renforcement d'emplois locaux (approvisionnement et exploitation des équipements) ; 
o Contribution à la réduction des impacts sur l'environnement de la production d'énergie. 

Les besoins en chaleur du territoire (100m*100m) sont illustrés ci-dessous. Cette carte présente différents usages. Elle 
permet de mettre en évidence les zones sur lesquelles des études de faisabilité de réseau de chaleur devraient être 
menées (zones de plus de 30 000 MWh et concentrées). 

 
Figure 48 : Carte des besoins en chaleur du secteur tertiaire du territoire à la maille 100m*100m Source : CEREMA 2019 

La carte des besoins en chaleur du territoire met en évidence des besoins en chaleur tertiaires spécifiques pour le 
territoire au niveau du centre-ville de Saintes. 
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Les données ĚƵ���Z�D��ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ďĞƐŽŝŶƐ�ĚĞ�ĐŚĂůĞƵƌ�ƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞů�Ŷ͛ŽŶƚ�ƉĂƐ�ƉƵ�ġƚƌĞ�collectées. Le rapport de diagnostic 
sera mis-à-jour dès réception des données. 

2.4.4. �ŶũĞƵǆ�ŵŝƐ�ĞŶ�ĠǀŝĚĞŶĐĞ�ƉĂƌ�ů͛ĠƚƵĚĞ 

Atout  Faiblesse 

� >͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚƵ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�ĞƐƚ�ĐŽƵǀĞƌƚ�ƉĂƌ�ůĞ�ƌĠƐĞĂƵ�
électrique BT, via lequel peuvent être raccordées 
les installations PV de faible puissance (potentiel 
important sur le territoire) 

 

� Les capacités réservées au titre du S3REnR 
au niveau des postes sources mettent en 
ĂǀĂŶƚ� ůĂ� ŶĠĐĞƐƐŝƚĠ� Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƌ� ĂƵ� ŶŝǀĞĂƵ� ĚƵ�
réseau de transport RTE et en particulier sur 
les postes sources ; 

� �ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ�ϴ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�ĚƵ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�ƐŽŶƚ�
actuellement desservies par le gaz. 
>͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ�ĚĞƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ�ĚĞ�ŐĂǌ�ĚĂŶƐ� ůĞ�ďƵƚ�
ĚĞ� ƚŽƵĐŚĞƌ� ƵŶ� ŵĂǆŝŵƵŵ� Ě͛ƵƐĂŐĞƌƐ� Ğƚ� ůĞ�
renforcement est un enjeu fort ; 

� /ů� Ŷ͛Ǉ� Ă� ƉĂƐ� ĚĞ� ƌĠƐĞĂƵǆ� ĚĞ� ĐŚĂůĞƵƌ� ƐƵƌ� ůĞ�
territoire. 

   
Opportunité  Menace 

� Les réseaux HTA, dans leur configuration sont 
ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐ� Ě͛ĂĐĐƵĞŝůůŝƌ� ĚĞƐ� ƉƌŽũĞƚƐ� ĚĞ� ĨŽƌƚĞ�
puissance (>12MW) sur une large partie du 
territoire ; 

� De nombreux postes sources sont présents sur le 
territoire et à proximité, pouvant accueillir des 
ĐĂƉĂĐŝƚĠƐ� ĚĞ� ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ� Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ� ƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞ�
supplémentaire ; 

� Des besoins en chaleur du secteur tertiaire 
présent au niveau du centre-ville de Saintes 
pouvant justifier une réflexion autour des réseaux 
de chaleur. 

 

� Le développement des installations de 
ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�Ě͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ�ĚĞ�ŐƌĂŶĚĞ�ƉƵŝƐƐĂŶĐĞ�
ƉŽƵƌƌĂŝƚ�ġƚƌĞ� ĨƌĞŝŶĠ�Ɛŝ�ĐĞĐŝ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ� ĨĂŝƚ�ĞŶ�
adéquation avec le développement des 
réseaux.  
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3. AIR 

3.1. DONNEES SUR LA QUALITE DE L͛AIR ET POTENTIELS DE REDUCTION 

3.1.1. �ŚŝĨĨƌĞƐ� ĐůĠƐ� ĚƵ� ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ� ĞŶ� ƚĞƌŵĞƐ� Ě͛ĠŵŝƐƐŝŽŶƐ� ĚĞ� ƉŽůůƵĂŶƚƐ�
atmosphériques 

hŶ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ�ĚĠĚŝĠ�ă�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ů͛Ăŝƌ�Ă�ĠƚĠ�ƌĠĂůŝƐĠ�ƉĂƌ��dDK�EŽƵǀĞůůĞ��ƋƵŝƚĂŝŶĞ͘�/ů�ǀŝĞŶƚ�ĐŽŵƉůĠƚĞƌ�ĐĞ�ƌĂƉƉŽƌƚ�
(plan_ext_20_308_ca_saintes_version_finale_21062021_protege.pdf). Il a été réalisé en Mai 2021 et porte sur les 
ĠŵŝƐƐŝŽŶƐ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϭϲ͘ 
 
Les données ci-ĚĞƐƐŽƵƐ�ŶĞ�ƐŽŶƚ�ƋƵ͛ƵŶĞ�ƐŝŵƉůĞ�ĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐĞ�ƌĂƉƉŽƌƚ͘ 
Bilan en 2016 

Bilan en 2016 - émissions 
 
Les résultats du diagnostic réglementaire sur le territoire de la �ŽŵŵƵŶĂƵƚĠ�Ě͛�ŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�^ĂŝŶƚĞƐ ƉŽƵƌ�ů͛ĂŶŶĠĞ�
2016 pour les six polluants atmosphériques sont présentés dans le tableau suivant.  
 
 

 
Figure 49 : Répartition des émissions de la Communauté Ě͛�ŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�^ĂŝŶƚĞƐ par polluant atmosphérique en 2016 en % et en 

émissions totales en tonne, Source : ATMO Nouvelle-Aquitaine, 2016, Icare V3.2.2 
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Le territoire ne compte aucune installation de production Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�(ligne énergie est « 0 » dans le tableau précédent). 
 
La figure suivante présente les émissions de polluant atmosphérique par habitant en 2016 selon trois échelles : la 
communauté Ě͛ĂŐŐůŽŵération, le département de Charente-Maritime et la région Nouvelle-Aquitaine. 
 

 
 

Figure 50 : Emissions par habitant et comparaison départementale et régionale, Source : ATMO Nouvelle-Aquitaine, 2016, ICARE 
v3.2.2 

 
Le département de la Charente-DĂƌŝƚŝŵĞ�Ɛ͛ĠƚĞŶĚ�ƐƵƌ�ƉƌĞƐƋƵĞ�ϲϵϬϳ�Ŭŵϸ͕�ĐĞ�ƋƵŝ�ĞŶ�ĨĂŝƚ�ůĞ�ƐŝǆŝğŵĞ�ƉůƵƐ�ǀĂƐƚĞ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�
de Nouvelle-Aquitaine. Les principales agglomérations sont La Rochelle (76 000 habitants) et Saintes (25 000 habitants). 
>Ă� ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ� Ě͛Ăgglomération de Saintes héberge environ 60 000 habitants, elle représente près de 9% de la 
population départementale. Les émissions de polluant par habitant de la �ŽŵŵƵŶĂƵƚĠ�Ě͛�ŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ de Saintes sont 
quasiment systématiquement inférieures à celles du département et de la région. 
 
�ůůĞƐ� Ɛ͛ĞǆƉůŝƋƵĞŶƚ� ĞŶ� ƉĂƌƚŝĞ� ƉĂƌ� ƵŶĞ� ĚĞŶƐŝƚĠ� ĚĞ� ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ� ĚƵ� ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ� ŶŽŶ� ŶĠŐůŝŐĞĂďůĞ� ;ϭϮϲ� ŚĂďͬŬŵ²), contre 94 
hab/km² pour la Charente-Maritime et 71 hab/km² pour la Nouvelle-Aquitaine. Cette densité de population importante 
ƉĂƌƚŝĐŝƉĞ�ă�ƌĠĚƵŝƌĞ�ůĞ�ƌĂƚŝŽ�ĠŵŝƐƐŝŽŶƐ�ƉĂƌ�ŚĂďŝƚĂŶƚ͘��Ğ�ƉŚĠŶŽŵğŶĞ�ƉĞƵƚ�Ɛ͛ĞǆƉůŝƋƵĞƌ�ĞŶ�ƉĂƌƚŝĞ�ƉĂƌ�ůĂ présence de distilleries 
sur le territoire de Saintes. 

 Les secteurs à enjeux 

�ĞƚƚĞ�ƉĂƌƚŝĞ�ĞƐƚ�ĞǆƚƌĂŝƚĞ�ĚƵ�ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ�Ě͛�dDK�EŽƵǀĞůůĞ-Aquitaine. 
On noterĂ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ĠŵŝƐƐŝŽŶƐ�Ě͛ŽǆǇĚĞƐ�Ě͛ĂǌŽƚĞ�;EKǆͿ�ƉƌŽǀŝĞŶŶĞŶƚ�ă�ŚĂƵƚĞƵƌ�ĚĞ�ϳϱй�ĚƵ�ƐĞĐƚĞƵƌ�ƌŽƵƚŝĞƌ͘�>ĞƐ�ƉĂƌƚŝĐƵůĞƐ͕�
quant à elles, sont multi-ƐŽƵƌĐĞƐ�Ğƚ� ƐŽŶƚ�ŽƌŝŐŝŶĂŝƌĞƐ�ŵĂũŽƌŝƚĂŝƌĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ� ƐĞĐƚĞƵƌƐ�ĚƵ� ƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞů͕� ĚĞ� ů͛ĂŐƌŝĐŽůĞ�Ğƚ� ĚƵ�
transport routier. Les composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) sont émis en majorité par les secteurs 
résidentiel (59%) et industriel (32%). Les émissions de dioxyde de soufre (SO2) sont liées, en majeure partie aux secteurs 
résidentiel (55%), industriel (23%) et tertiairĞ�;ϭϴйͿ͘�>͛ĂŵŵŽŶŝĂĐ�;E,ϯͿ�ĞƐƚ�ůƵŝ͕�ĠŵŝƐ�ŵĂũŽƌŝƚĂŝƌĞŵĞŶƚ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ�
agricoles (89%). 
Les secteurs à enjeux identifiés sont les suivants : 
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Ce secteur est identifié comme secteur à enjeu pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, ce dernier est responsable 
ă�ϴϵй�ĚĞƐ�ĠŵŝƐƐŝŽŶƐ�ĚĞ�E,ϯ�ĚĂŶƐ�ů͛ĂƚŵŽƐƉŚğƌĞ�ƐƵƌ�ůĂ�ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ�Ě͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�^ĂŝŶƚĞƐ͘ 
L'ammoniac présent dans les engrais azotés et le lisier (utilisés pour la fertilisation des sols) est émis dans l'atmosphère 
par volatilisation, notamment lors de l'épandage. En outre, le NH3 est un gaz précurseur dans la formation des particules 
secondaires justifiant davantage sa place dans les secteurs à enjeux.  
Dans un second ƚĞŵƉƐ͕�ů͛ĠůĞǀĂŐĞ�ĂƵ�ďąƚŝŵĞŶƚ�Ğƚ�ůĞ�ƚƌĂǀĂŝů�ĚƵ�ƐŽů�ĚĞƐ�ĐƵůƚƵƌĞƐ�Ɖarticipent quant à eux aux émissions de 
particules. 
WŽƵƌ�ĨŝŶŝƌ͕�ůĞƐ�ĞŶŐŝŶƐ�ĂŐƌŝĐŽůĞƐ�ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚ�ĂƵǆ�ĠŵŝƐƐŝŽŶƐ�Ě͛ŽǆǇĚĞ�Ě͛ĂǌŽƚĞ�ĚĂŶƐ�ů͛ĂƚŵŽƐƉŚğƌĞ͘� 
>͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ participe de façon significative aux émissions de plusieurs polluants ; les NOx, le NH3, les polluants 
secondaires et les particules. 
 

 
 
>ĞƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ�ƉŽůůƵĂŶƚƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�Ğƚ�ƌĞũĞƚĠƐ�ƉĂƌ�ůĞ�ƐĞĐƚĞƵƌ�ƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞů�ƐŽŶƚ�ůĞƐ�WDϮ͕ϱ�Ğƚ�WDϭϬ�ƉƵŝƐƋƵ͛ĞůůĞƐ�ƐŽŶƚ rejetées 
dans les mêmes quantités. Néanmoins, en proportion, les particules fines (PM2,5) représentent 69% des émissions du 
résidentiel. Les particules fines sont les plus nocives, en effet plus les particules sont fines plus elles peuvent pénétrer 
ƉƌŽĨŽŶĚĠŵĞŶƚ�ĚĂŶƐ� ů͛ĂƉƉĂƌĞŝů�ƌĞƐƉŝƌĂƚŽŝƌĞ͘�>ĞƐ�ƉĂƌƚŝĐƵůĞƐ�ĞŶ�ƐƵƐƉĞŶƐŝŽŶ�;WDϭϬͿ participent aux émissions du secteur 
résidentiel à hauteur de 46%. Les rejets de ces deux polluants dans ů͛ĂƚŵŽƐƉŚğƌĞ�ƐŽŶƚ�ĐĂƵƐĠƐ�ĞŶ�ƉĂƌƚŝĞ�ƉĂƌ�ůĂ�ĐŽŵďƵƐƚŝŽŶ�
de bois pour le chauffage dans les logements. En effet, le chauffage au bois est responsable de quasi un quart (26%) des 
émissions de NOx induites par la combustion pour la chauffe (eau, foyer et cuisson).  
Les émissions du secteur résidentiel sont donc fortement impactées par ůĂ�ĐŽŵďƵƐƚŝŽŶ�ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ͘��Ŷ�ƉůƵƐ�Ě͛ĠŵĞƚƚƌĞ�
ĚĞƐ�ƉĂƌƚŝĐƵůĞƐ͕�ůĞƐ�ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ�Ěe chauffage peu performant du point de vue énergétique, de type insert 
et foyers ouverts émettent des COVNM.  
Les émissions de dioxyde de soufre (SO2) pour le secteur du résidentiel sont issues pour plus de deux tiers (71%) de la 
combustion de produits pétƌŽůŝĞƌƐ� ;ĨŝŽƵů� ĚŽŵĞƐƚŝƋƵĞ� Ğƚ� 'W>Ϳ� ƉŽƵƌ� ůĞ� ĐŚĂƵĨĨĂŐĞ͘� >ĞƐ� ĂƵƚƌĞƐ� ƐŽƵƌĐĞƐ� Ě͛ĠŵŝƐƐŝŽŶƐ de 
COVNM pour le secteur du résidentiel provient majoritairement de la combustion de bois (28%) pour le chauffage. 
 

 

Le transport routier émet des proportions variables de polluants sur le territoire de Saintes. Deux polluants sont 
principalement générés par le transport routier : les NOx (75%) et les particules (15% pour les particules fines PM2,5 et 
12% pour les PM10).  
Les émissions de NOx proviennent des phénomènes de combustion de carburants, essentiellement par les véhicules à 
moteur diesel. Les particules fines sont issues en majorité de la partie moteur (combustion carburant). Une part non 
négligeable de particules, en particulier des PM10, provient égaleŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉĂƌƚŝĞ�ŵĠĐĂŶŝƋƵĞ͕�ă�ƐĂǀŽŝƌ�ů͛ƵƐƵƌĞ͕�ů͛ĂďƌĂƐŝŽŶ�
des pneus, des freins et des routes.  
Par ailleurs, le transport routier est aussi responsable de rejets de COVNM. Pour ce secteur ces polluants sont émis en 
majeur partie par les véhicules essences. 

 

 

Les activités industrielles participent aux émissions de différents polluants. Les polluants émis majoritairement par ces 
secteurs sont les COVNM et le SO2. 
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3.1.2. Potentiel maximal théorique de réduction des émissions de 
polluants atmosphériques  

  
Les ŚǇƉŽƚŚğƐĞƐ�ƉƌĠƐĞŶƚĠĞƐ�ƉƌĠĐĠĚĞŵŵĞŶƚ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ŐŝƐĞŵĞŶƚ�ƚŚĠŽƌŝƋƵĞ�ĚĞ�ƌĠĚƵĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�Ğƚ�ůĂ�
réduction des émissions de gaz à effet de serre, ont également des effets sur les émissions de polluants atmosphériques. 
La réduction des émissions de polluants atmosphériques a ainsi deux originesௗ:  

x soit elle est induite par la réduction des consommations énergétiques comme par exemple la rénovation 
ƚŚĞƌŵŝƋƵĞ�ĚĞƐ�ůŽŐĞŵĞŶƚƐ�ŽƵ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĚĞƐ�ĠĐŽ-gestes. En effet, réduire la consommation énergétique 
revient à réduire in fine les émissions de GES et de polluants atmosphériques.  

x soit elle est induite par le changement de combustibles ou carburant   
  
�� ĐĞůĂ� Ɛ͛ĂũŽƵƚĞŶƚ� ĚĞƐ� ŚǇƉŽƚŚğƐĞƐ� ƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ� ƐƵƌ� ůĞƐ� ƐĞĐƚĞƵƌƐ� ĚŽŶƚ� ůĞƐ� ĠŵŝƐƐŝŽŶƐ� ƐŽŶƚ� ƉƌŝŶĐŝpalement non 
ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞƐ͕� ĐŽŵŵĞ� ů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ� ĚŽŶƚ� ůĞ� ƉŽůůƵĂŶƚ� ƉƌŝŶĐŝƉĂů� ĞƐƚ� ů͛ĂŵŵŽŶŝĂĐ� Ğƚ� ĐŽŵŵĞ� ůĞƐ� ƐĞĐƚĞƵƌƐ� ƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌƐ� ĚĞ�
ƉƌŽĚƵŝƚƐ�ƐŽůǀĂŶƚĠƐ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĠŵŝƐƐŝŽŶƐ�ĚĞ��KsED�ŐĠŶĠƌĠĞƐ�ƉĂƌ�ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�ƐŽůǀĂŶƚĠƐ͘   
  
Les différentes hypothèses sont présentées ci-ĂƉƌğƐ�ƉĂƌ�ƐĞĐƚĞƵƌ�Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ͘  
 

 Le transport   

Hypothèse sur les déplacements domicile-travail  
  
La totalité des personnes travaillant sur leur lieu de résidence utilise un mode de déplacement doux (vélo, marche) au 
lieu de la voiture  
  
La totalité des personnes travaillant sur une commune différente de leur lieu de résidence utilisent, soit les transports 
en commun, soit le covoiturage au lieu de la voiture.  
  
Le gain total associé est présenté dans le tableau suivant par polluant atmosphériqueௗ:  
  

En tonne  PM10  PM2,5  NOx  SO2  COVNM  NH3  
Impact des hypothèses   -3,8  -3,2  -40,4  -0,07  -0,8  -0,07  

Tableau 31 : Bilan de la réduction maximale de polluants atmosphériques liée aux déplacements domicile-travail 

,ǇƉŽƚŚğƐĞ�ĚĞ�ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ�ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ�ĚĞƐ�ǀĠŚŝĐƵůĞƐ  
  
/ů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�ĚĞ�ů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ�ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ�ƌĠĂůŝƐĠĞ�ƐƵŝƚĞ�ă�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ�ƐƵƌ�ϲϬй�ĚƵ�ƉĂƌĐ�ĚĞ�ǀĠŚŝĐƵůĞƐ�ĐŽŶƐŽŵŵĂŶƚ�ϯ�
l/100 km (équivalent à des véhicules électrique, hybride, hydrogène).   
  
Le gain total associé est présenté dans le tableau suivant par polluant atmosphériqueௗ:  
  

En tonne  PM10  PM2,5  NOx  SO2  COVNM  NH3  
Impact des hypothèses   -6,2  -6,2  -112,4  -0,2  -2,6  -0,2  

Tableau 32 : �ŝůĂŶ�ĚĞ�ůĂ�ƌĠĚƵĐƚŝŽŶ�ŵĂǆŝŵĂůĞ�ĚĞ�ƉŽůůƵĂŶƚƐ�ĂƚŵŽƐƉŚĠƌŝƋƵĞƐ�ůŝĠĞ�ă�ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ�ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ�ĚĞƐ�
véhicules 

 ,ǇƉŽƚŚğƐĞ�ĚĞ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�Ě͛ƵŶĞ�ƉŽůŝƚŝƋƵĞ�Ě͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ�ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ�ŝŶƚĠŐƌĂŶƚ�ůĞƐ�ĞŶũĞƵx associés à la mobilité et 
au mitage urbain  
  
>͛ŚǇƉŽƚŚğƐĞ�ĚĞ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�Ě͛ƵŶĞ�ƉŽůŝƚŝƋƵĞ�Ě͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ�ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ�ƐƵƌ�ůĂ�ƚŽƚĂůŝƚĠ�ĚƵ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�ŝŶƚĠŐƌĂŶƚ�ůĞƐ�
enjeux associés à la mobilité et au mitage urbain pour réduire les émissions du secteur des transports a été retenue.   
  
Le gain total associé est présenté dans le tableau suivant par polluant atmosphériqueௗ:  
  

En tonne  PM10  PM2,5  NOx  SO2  COVNM  NH3  
Impact des hypothèses   -1,2  -1  -13,9  -0,02  -0,3  -0,02  

Tableau 33 : �ŝůĂŶ�ĚĞ�ůĂ�ƌĠĚƵĐƚŝŽŶ�ŵĂǆŝŵĂůĞ�ĚĞ�ƉŽůůƵĂŶƚƐ�ĂƚŵŽƐƉŚĠƌŝƋƵĞƐ�ůŝĠĞ�ă�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�Ě͛ƵŶĞ�ƉŽůŝƚŝƋƵĞ�Ě͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ�
communautaire intégrant les enjeux associés à la mobilité et au mitage urbain 
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,ǇƉŽƚŚğƐĞ�ĚĞ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�Ě͛ƵŶĞ�politique de réduction des limitations de vitesses  
  
Une des actions portées au niveau national concerne la réduction des limitations de vitesse sur le territoire (voies rapides 
et routes).  
  
Le gain total associé est présenté dans le tableau suivant par polluant atmosphériqueௗ:  
  

En tonne  PM10  PM2,5  NOx  SO2  COVNM  NH3  
Impact des hypothèses   -1,6  -1,3  -17,6  -0,03  -0,4  -0,03  

Tableau 34 : Bilan de la réduction maximale de polluants atmosphériques liée à la mise en ƉůĂĐĞ�Ě͛ƵŶĞ�ƉŽůŝƚŝƋƵĞ�ĚĞ�ƌĠĚƵĐƚŝŽŶ�ĚĞƐ�
limitations de vitesse 

,ǇƉŽƚŚğƐĞ�ƐƵƌ�ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ŚĂďŝƚƵĚĞƐ�ĚĞ�ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ůŽŶŐƵĞ�ĚŝƐƚĂŶĐĞ  
  
>Ă�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ĂƵ�ŶŝǀĞĂƵ�ŶĂƚŝŽŶĂů�Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ�ĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞ͕�ĚƵ�développement du 
ĐŽǀŽŝƚƵƌĂŐĞ�Ğƚ�ĚĞ�ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƉĂƌĐ�ĚĞ�ǀĠŚŝĐƵůĞƐ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ�ůŽŶŐƵĞ�ĚŝƐƚĂŶĐĞ�ƉĞƌŵĞƚƚƌĂ�ĚĞ�ƌĠĚƵŝƌĞ�ůĞƐ�
émissions de polluants atmosphériques.  
  
Le gain total associé est présenté dans le tableau suivant par polluant atmosphériqueௗ:  
  

En tonne  PM10  PM2,5  NOx  SO2  COVNM  NH3  
Impact des hypothèses   -1,1  -0,9  -10,5  -0,02  -0,2  -0,02  

Tableau 35 : �ŝůĂŶ�ĚĞ�ůĂ�ƌĠĚƵĐƚŝŽŶ�ŵĂǆŝŵĂůĞ�ĚĞ�ƉŽůůƵĂŶƚƐ�ĂƚŵŽƐƉŚĠƌŝƋƵĞƐ�ůŝĠĞ�ă�ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ�ĚĞƐ�habitudes de déplacement longue 
distance 

Hypothèse sur la modernisation du fret français  
  
>Ă�ŵŽĚĞƌŶŝƐĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ĨƌĞƚ�ŵĞŶĠĞ�ă�ů͛ĠĐŚĞůůĞ�ŶĂƚŝŽŶĂůĞ�;ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉĂƌƚ�ĚƵ�ĨƌĞƚ�ĨůƵǀŝĂů͕�ĚƵ�ĨĞƌƌŽƵƚĂŐĞ͕�ĚƵ�ƚĂƵǆ�ĚĞ�
remplissage des camions) permettrait de réduire de 50% les consommations du fret sur le territoire, que ce soit pour le 
fret à destination et/ou en provenance du territoire et pour le fret en transit donc de réduire les émissions de polluants 
atmosphériques (action portée au niveau national).   
  

En tonne  PM10  PM2,5  NOx  SO2  COVNM  NH3  
Impact des hypothèses   -7  -5,1  -160,3  -0,2  -4,5  -0,3  

Tableau 36 : Bilan de la réduction maximale de polluants atmosphériques liée à la modernisation du fret français 

 Hypothèse de conversion des carburants   
  
La conversion de la consommation résiduelle du transport (personnes et marchandises) vers du bioGNV ou de 
ů͛ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ�ƉĞƌŵĞƚƚƌĂ�ƵŶ�ŐĂŝŶ�Ě͛ĠŵŝƐƐŝŽŶƐ�ĚĞ�ƉŽůůƵĂŶƚƐ�ĂƚŵŽƐƉŚĠƌŝƋƵĞƐ͘  
  

En tonne  PM10  PM2,5  NOx  SO2  COVNM  NH3  
Impact des hypothèses   -11,2  -11,2  -159  -  -  -  

Tableau 37 : Bilan de la réduction maximale de polluants atmosphériques liée à la conversion des carburants 

,ǇƉŽƚŚğƐĞ�Ě͛ƵŶ�ƉĂƐƐĂŐĞ�ă�ĚĞƐ�ǀĠŚŝĐƵůĞƐ�ƉůƵƐ�performants   
  
>ĞƐ�ǀĠŚŝĐƵůĞƐ�ƚŚĞƌŵŝƋƵĞƐ�ƌĞƐƚĂŶƚƐ�ƐĞƌŽŶƚ�ĚĞƐ�ǀĠŚŝĐƵůĞƐ�ƉůƵƐ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚƐ͕�Đ͛ĞƐƚ-à-dire moins émetteurs de NOx.  
  
Le gain total associé est présenté dans le tableau suivant par polluant atmosphériqueௗ:  
  

En tonne  PM10  PM2,5  NOx  SO2  COVNM  NH3  
Impact des hypothèses   -  -  -12,6  -  -  -  

Tableau 38 : Bilan de la réduction maximale de polluants atmosphériques liée à des véhicules thermiques plus performants 
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Bilan pour le secteur des transports  
  

En tonne  PM10  PM2,5  NOx  SO2  COVNM  NH3  
Emissions résiduelles 
potentielles maximales en 
2050 (t)   

11  3  141  0,4  27  6  

Gain attendu (t/%)  -32 t /   
-75%  

-29 t /  
- 90%  

-527 t /       
-79%  

-0,6 t /    
-56%  

-9 t /          
-25%  

-0,6 t /    
-8%  

Tableau 39 : Bilan des potentiels de réduction des émissions de polluants atmosphériques du secteur des transports sur le territoire 
de la CA de saintes 

 Le résidentiel   

Hypothèse de la rénovation thermique et sobriété énergétique   
  
Rénover la totalité des maisons et des appartements au niveau BBC et sensibiliser la totalité de la population aux éco-
gestes et appliquer ses solutions quotidiennement permettrait de réduire les émissions de polluants atmosphériques.  
  
Le gain total associé est présenté dans le tableau suivant par polluant atmosphériqueௗ:  
  
  

En tonne  PM10  PM2,5  NOx  SO2  COVNM  NH3  
Impact des hypothèses   -86,8  -85  -46,7  -12,6  -239  -25,2  

Tableau 40 : Bilan de la réduction maximale de polluants atmosphériques liée à la rénovation énergétique des habitations et à la 
sobriété énergétique 

 Hypothèse sur la conversion des combustibles  
  
La conversion des ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ� ĨŝŽƵů�ǀĞƌƐ�ĚĞ� ůĂ�ďŝŽŵĂƐƐĞ�Ğƚ�ĚƵ�ŐĂǌ�ŶĂƚƵƌĞů�ƉĞƌŵĞƚƚƌĂŝƚ�ƵŶ�ŐĂŝŶ�Ě͛ĠŵŝƐƐŝŽŶƐ�ĚĞ�
ƉŽůůƵĂŶƚƐ�ĂƚŵŽƐƉŚĠƌŝƋƵĞƐ�ƉŽƵƌ�ĐĞƌƚĂŝŶƐ�ƉŽůůƵĂŶƚƐ�ŵĂŝƐ�ĂƵƐƐŝ�ĚĞƐ�ĠŵŝƐƐŝŽŶƐ�ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ�ƉŽƵƌ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ƉŽůůƵĂŶƚƐ͘  
  
Le gain total associé est présenté dans le tableau suivant par polluant atmosphériqueௗ:  
  

En tonne  PM10  PM2,5  NOx  SO2  COVNM  NH3  
Impact des hypothèses   -  -  -0,6  -2,7  -  -  

Tableau 41 : Bilan de la réduction maximale de polluants atmosphériques liée à la conversion des combustibles 

 ,ǇƉŽƚŚğƐĞ�ƐƵƌ�ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐ�ĚĞƐ�ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ�ďŝŽŵĂƐƐĞ  
  
La conversion des équipements au bois peu performants par des équipements moins émissifs de particules fines et de 
COVNM (niveau flamme verte 7 étoiles) va permettre un gain de polluants atmosphériques.  
  
Le gain total associé est présenté dans le tableau suivant par polluant atmosphériqueௗ:  
  

En tonne  PM10  PM2,5  NOx  SO2  COVNM  NH3  
Impact des hypothèses   -12,1  -11,8  -  -  -18,8  -  

Tableau 42 ͗��ŝůĂŶ�ĚĞ�ůĂ�ƌĠĚƵĐƚŝŽŶ�ŵĂǆŝŵĂůĞ�ĚĞ�ƉŽůůƵĂŶƚƐ�ĂƚŵŽƐƉŚĠƌŝƋƵĞƐ�ůŝĠĞ�ă�ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐ�ĚĞƐ�ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ�
biomasse 

,ǇƉŽƚŚğƐĞ�ƐƵƌ�ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�ƐŽůǀĂŶƚĠƐ  
  
ZĠĚƵŝƌĞ� ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ� ĚĞ� ƉƌŽĚƵŝƚƐ� ƐŽůǀĂŶƚĠƐ� Ă� ƵŶ� ŝŵƉĂĐƚ� ƐƵƌ� ůĂ� ƌĠĚƵĐƚŝŽŶ� ĚĞƐ� ĠŵŝƐƐŝŽŶƐ� ĚĞ� �KsED͘� >͛ŚǇƉŽƚŚğƐĞ� ĚĞ�
réduction maximale des produits solvantés est de 30%.  
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Le gain total associé est présenté dans le tableau suivant par polluant atmosphériqueௗ:  
  

En tonne  PM10  PM2,5  NOx  SO2  COVNM  NH3  
Impact des hypothèses   -  -  -  -  -55  -  

Tableau 43 : Bilan de la réduction maximale de polluants atmosphériques liée à la réduction de produits solvantés 

Bilan pour le secteur résidentiel  
  

 En tonne  PM10  PM2,5  NOx  SO2  COVNM  NH3  
Emissions résiduelles 
potentielles maximales en 
2050 (t)   

48  47  31  6  89  17  

Gain attendu (t/%)  -97 t /      
-67%  

-95 t 
/            
- 67%        

-47 t /          
-61%  

-15 t 
/            
-73%  

-310 t 
/           
-78%  

-25 t 
/          -
60%  

Tableau 44 : Bilan des potentiels de réduction des émissions de polluants atmosphériques du secteur résidentiel sur le territoire de la 
CA de Saintes 

 >͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĞ   

,ǇƉŽƚŚğƐĞ�ĚĞ�ů͛ĠĐŽůŽŐŝĞ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞ�Ğƚ�ů͛ĠĐŽ-conception  
  
>Ă�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ĚĞ�ůΖĠĐŽůŽŐŝĞ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞ͕�ĚĞ�ů͛ĠĐŽ-ĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶ͕�ĚĞ�ů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ�ĐŝƌĐƵůĂŝƌĞ�ƐƵƌ�ϱϬй�ĚĞƐ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐ�ĚƵ�
secteur permettrait de réduire les polluants atmosphériques.  
  
Le gain total associé est présenté dans le tableau suivant par polluant atmosphériqueௗ:  
  

En tonne  PM10  PM2,5  NOx  SO2  COVNM  NH3  
Impact des hypothèses   -11,5  -2  -8,5  -4,5  -107,5  -  

Tableau 45 : Bilan de la réduction maximale de polluants ĂƚŵŽƐƉŚĠƌŝƋƵĞƐ�ůŝĠĞ�ĂƵ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ĠĐŽůŽŐŝĞ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞ�Ğƚ�ů͛ĠĐŽ-
conception 

Hypothèse sur la conversion des combustibles  
  
>Ă�ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶ�ĚĞƐ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ĨŝŽƵů�ǀĞƌƐ�ĚĞ�ůĂ�ďŝŽŵĂƐƐĞ�Ğƚ�ĚƵ�ŐĂǌ�ŶĂƚƵƌĞů�ƉĞƌŵĞƚƚƌĂŝƚ�ƵŶ�ŐĂŝŶ�Ě͛ĠŵŝƐƐŝŽŶƐ�ƉŽƵƌ�ůĞ�
SO2 et les COVNM.  
  
Le gain total associé est présenté dans le tableau suivant par polluant atmosphériqueௗ:  
  

En tonne  PM10  PM2,5  NOx  SO2  COVNM  NH3  
Impact des hypothèses   -  -  -  -0,3  -0,09  -  

Tableau 46 : Bilan de la réduction maximale de polluants atmosphériques liée à la conversion des combustibles 

,ǇƉŽƚŚğƐĞ�ƐƵƌ�ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�ƐŽůǀĂŶƚĠƐ  
  
ZĠĚƵŝƌĞ�ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�ƐŽůǀĂŶƚĠƐ�Ă�ƵŶ�ŝŵƉĂĐƚ�ƐƵƌ�ůĂ�ƌĠĚƵĐƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĠŵŝƐƐŝŽŶƐ�ĚĞ��KsED͘�>͛ŚǇƉŽƚŚğƐĞ�ŵĂǆŝŵĂůĞ�
de réduction retenue est de 30%.  
  
Le gain total associé est présenté dans le tableau suivant par polluant atmosphériqueௗ:  
  

En tonne  PM10  PM2,5  NOx  SO2  COVNM  NH3  
Impact des hypothèses   -  -  -  -  -29,7  -  

Tableau 47 : Bilan de la réduction maximale de polluants atmosphériques liée à la réduction de produits solvantés 
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Bilan pour le secteur industriel  
  

En tonne  PM10  PM2,5  NOx  SO2  COVNM  NH3  
Emissions résiduelles 
potentielles maximales en 
2050 (t)   

11,5  2  8,5  4  78  0  

Gain attendu (t/%)  - 11,5 t /       
-50%  

-2 t /            
- 50%        

- 8,5 t 
/          
-50%  

-5 t 
/           
 -54%  

-137 t 
/           
-64%  

-  

Tableau 48 : Bilan des potentiels de réduction des émissions de polluants atmosphériques du secteur industriel sur le territoire de la 
CA de Saintes 

 Le tertiaire   

Hypothèse de la rénovation thermique et sobriété énergétique  
  
Rénover la totalité des bâtiments tertiaires au niveau BBC et sensibiliser sur la totalité de ces bâtiments en appliquant 
ses solutions quotidiennement permettrait de réduire les émissions de polluants atmosphériques.  
  
Le gain total associé est présenté dans le tableau suivant par polluant atmosphériqueௗ:  
  

En tonne  PM10  PM2,5  NOx  SO2  COVNM  NH3  
Impact des hypothèses   -3  -2,5  -18  -3,5  -0,6  -1  

Tableau 49 : Bilan de la réduction maximale de polluants atmosphériques liée à la rénovation énergétique des habitations et à la 
sobriété énergétique 

Hypothèse sur la conversion des combustibles  
  
>Ă�ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶ�ĚĞƐ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ĨŝŽƵů�ǀĞƌƐ�ĚĞ�ůĂ�ďŝŽŵĂƐƐĞ�Ğƚ�ĚƵ�ŐĂǌ�ŶĂƚƵƌĞů�ƉĞƌŵĞƚƚƌĂŝƚ�ƵŶ�ŐĂŝŶ�Ě͛ĠŵŝƐƐŝŽŶƐ�ƉŽƵƌ le 
SO2 et les COVNM.  
  
Le gain total associé est présenté dans le tableau suivant par polluant atmosphériqueௗ:  
  

En tonne  PM10  PM2,5  NOx  SO2  COVNM  NH3  
Impact des hypothèses   -  -  -  -2  -1,5  -  

Tableau 50 : Bilan de la réduction maximale de polluants atmosphériques liée à la conversion des combustibles 

Bilan pour le secteur tertiaire  
  

En tonne  PM10  PM2,5  NOx  SO2  COVNM  NH3  
Emissions résiduelles 
potentielles maximales en 
2050 (t)   

1  2  18  1,5  1  1  

Gain attendu (t/%)  -5 t /      
-79%  

-4 t /            
-84%        

-18 t /          
-50%  

-5,5 t 
/            
-79%  

-5 t /           
-80%  

-1 t 
/           
-50%  

Tableau 51 : Bilan des potentiels de réduction des émissions de polluants atmosphériques du secteur tertiaire sur le territoire de la cA 
de Saintes 
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 >͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ   
  

Hypothèse de la sobriété énergétique  
  
>Ă�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ�Ě͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ�ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ�ƐƵƌ�ůĂ�ƚŽƚĂůŝƚĠ�ĚĞƐ�ƐƵƌĨĂĐĞƐ�ĂŐƌŝĐŽůĞƐ�ƵƚŝůĞƐ�ƉĞƌŵĞƚƚƌĂŝƚ�ĚĞ�ƌĠĚƵŝƌĞ�ůĞƐ�
émissions de polluants atmosphériques (cf tableau ci-après).  
  

En tonne  PM10  PM2,5  NOx  SO2  COVNM  NH3  
Impact des hypothèses   -1,1  -0,9  -13  -  -1,5  -  

Tableau 52 : Bilan de la réduction maximale de polluants atmosphériques liée à la sobriété énergétique 

ZĞŵƉůĂĐĞƌ�ů͛ƵƌĠĞ�ƉĂƌ�ĚĞƐ�ĞŶŐƌĂŝƐ�ĐŽŶƚĞŶĂŶƚ�ŵŽŝŶƐ�Ě͛ĂǌŽƚĞ  
  
Le remplacement de l'urée qui est un ƚǇƉĞ�Ě͛ĞŶŐƌĂŝƐ�ƉĂƌ�ĚĞƐ�ĞŶŐƌĂŝƐ�ĐŽŶƚĞŶĂŶƚ�ŵŽŝŶƐ�ĚΖƵƌĠĞ�ǀĂ�ŐĠŶĠƌĞƌ�ŵŽŝŶƐ�ĚĞ�E,3.   
  

En tonne  PM10  PM2,5  NOx  SO2  COVNM  NH3  
Impact des hypothèses   -  -  -  -  -  -28,6  

Tableau 53 : Bilan de la réduction maximale de ƉŽůůƵĂŶƚƐ�ĂƚŵŽƐƉŚĠƌŝƋƵĞƐ�ůŝĠĞ�ĂƵ�ƌĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ƵƌĠĞ�ƉĂƌ�ĚĞƐ�ĞŶŐƌĂŝƐ�ĐŽŶƚĞŶĂŶƚ�
ŵŽŝŶƐ�Ě͛ĂǌŽƚĞ 

Augmentation du temps passé au pâturage des bovins  
  
Cette hypothèse vise à prolonger le temps de pâturage de 20 jours pour les bovins. Cette technique permet de soustraire 
une partie des excrétions azotées du continuum bâtiment-stockage-épandage présentant des émissions plus fortes 
ƋƵ͛ĂƵ�ƉąƚƵƌĂŐĞ͘  
  

En tonne  PM10  PM2,5  NOx  SO2  COVNM  NH3  
Impact des hypothèses   -  -  -  -  -  -11,6  

Tableau 54 : �ŝůĂŶ�ĚĞ�ůĂ�ƌĠĚƵĐƚŝŽŶ�ŵĂǆŝŵĂůĞ�ĚĞ�ƉŽůůƵĂŶƚƐ�ĂƚŵŽƐƉŚĠƌŝƋƵĞƐ�ůŝĠĞ�ă�ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƚĞŵƉƐ�ƉĂƐƐĠ�ĂƵ�ƉąƚƵƌĂŐĞ�ĚĞƐ�
bovins 

Déploiement des couvertures des fosses à lisier haute technologie (porcins, bovins et canards)  
  
Cette technique, proposée dans le Plan de Réduction des Emissions de Polluants Atmosphériques, permet de limiter la 
dilution des lisiers par les eaux de pluies, de réduire les volumes de stockage d'effluents ainsi que la durée des chantiers 
d'épandage. A travers la réduction de la dilution et de la volatilisation d'ammoniac, cette technique contribue à maintenir 
la valeur fertilisante des effluents et de réduire les odeurs.   
  

En tonne  PM10  PM2,5  NOx  SO2  COVNM  NH3  
Impact des hypothèses   -  -  -  -  -  -3,9  

Tableau 55 : Bilan de la réduction maximale de polluants atmosphériques liée au déploiement des couvertures des fosses à lisier 
haute technologie 

Incorporation post-épandage des lisiers et/ou fumiers immédiate  
  
>Ă� ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ŵĞƐƵƌĞ� ǀŝƐĞ� ůĞ� ĚĠƉůŽŝĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ů͛ĠƉĂŶĚĂŐĞ� ƉĂƌ� ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶ� ŝŵŵĠĚŝĂƚĞ� ;ĚĂŶƐ� ůĞƐ� ϲŚͿ͘� >͛ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶ�
ĐŽŶƐŝƐƚĞ� ă� ŝŶƚƌŽĚƵŝƌĞ� ůĞ� ůŝƐŝĞƌ�ŽƵ� ůĞ� ĨƵŵŝĞƌ�ĚĂŶƐ� ůĞ� ƐŽů͕� ĂƵ�ŵŽǇĞŶ�Ě͛ƵŶĞ� ƐĞĐŽŶĚĞ�ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ͕� ĂŶŶĞǆĞ�ă� ů͛ĠƉĂŶĚĂŐĞ͘� >Ă�
tĞĐŚŶŝƋƵĞ�ĐŽŶƐŝƐƚĞ�ă�ĨĂŝƌĞ�ĞŶƚƌĞƌ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƐŽů͕�ůĞ�ƉůƵƐ�ƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚ�ƉŽƐƐŝďůĞ�ĂƉƌğƐ�ů͛ĠƉĂŶĚĂŐĞ͕�ůĞ�ĨƵŵŝĞƌ�ŽƵ�ůĞ�ůŝƐŝĞƌ�ƌĠƉĂŶĚƵ�
ƐƵƌ�ůĂ�ƐƵƌĨĂĐĞ͕�ĂĨŝŶ�ĚĞ�ƌĠĚƵŝƌĞ�ůĞ�ƚĞŵƉƐ�ĚĞ�ĐŽŶƚĂĐƚ�ĞŶƚƌĞ�ů͛Ăŝƌ�Ğƚ�ůĞ�ƉƌŽĚƵŝƚ͘�WůƵƐ�ů͛ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶ�ĞƐƚ�ƌĠĂůŝƐĠĞ�ƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚ�
ĂƉƌğƐ�ů͛ĠƉĂŶĚĂŐĞ͕�ƉůƵƐ�ůĂ�ƌĠĚƵĐƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĠŵŝƐƐŝŽŶƐ�Ě͛ĂŵŵŽŶŝĂĐ�ĞƐƚ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͘  
  

En tonne  PM10  PM2,5  NOx  SO2  COVNM  NH3  
Impact des hypothèses   -  -  -  -  -  -50,2  

Tableau 56 : Bilan de la réduction maximale de polluants ĂƚŵŽƐƉŚĠƌŝƋƵĞƐ�ůŝĠĞ�ă�ů͛ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶ�ƉŽƐƚ-épandage des lisiers et/ou 
fumiers immédiate 
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Labour occasionnel 1 an sur 5, avec semis direct le reste du temps  
  
La mise en pratique de la réduction des labours va permettre de réduire les émissions de particules fines du fait de 
labours moins fréquents.  
  

En tonne  PM10  PM2,5  NOx  SO2  COVNM  NH3  
Impact des hypothèses   -37,8  -6,8          

Tableau 57 : Bilan de la réduction maximale de polluants atmosphériques liée aux labours occasionnels 

ZĠĚƵŝƌĞ�ůĞƐ�ĠŵŝƐƐŝŽŶƐ�ĚĞ�ƉĂƌƚŝĐƵůĞƐ�ĚĞ�ů͛ĠůĞǀĂŐĞ  
  
�͛ĂƉƌğƐ�ƵŶĞ�ĠƚƵĚĞ�ĚĞ�ů͛���D�13, ůĂ�ŵĂũŽƌŝƚĠ�ĚĞƐ�ƉĂƌƚŝĐƵůĞƐ�ƉƌŝŵĂŝƌĞƐ�;ƉĂƌƚŝĐƵůĞƐ�ĠŵŝƐĞƐ�ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ů͛ĂƚŵŽƐƉŚğƌĞ�
par des sources de pollution) et près de ůĂ�ŵŽŝƚŝĠ�ĚĞƐ�ĠŵŝƐƐŝŽŶƐ�Ě͛ĂŵŵŽŶŝĂĐ�ĚĞƐ�ĠůĞǀĂŐĞƐ�ƉŽƌĐŝŶƐ͕�ďŽǀŝŶƐ�Ğƚ�ĚĞ�ǀŽůĂŝůůĞƐ�
sont produites dans le bâtiment. Plusieurs facteurs en sont responsablesௗ: l¶activité et l¶alimentation des animaux, la 
litière, la gestion et la composition des effluents ainsi que les caractéristiques des bâtiments (taille, type de sol, gestion 
de l¶ambiance).   
>͛ŚǇƉŽƚŚğƐĞ�ƌĞƚĞŶƵĞ�ĞƐƚ�ĚĞ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĞƌ�ƋƵ͛ĞŶ�ϮϬϱϬ�ϴϬй�ƐĞƌŽŶƚ�ĠƋƵŝƉĠƐ�ĚĞ�ƐǇƐƚğŵĞ�ĚĞ�ůĂǀĂŐĞ�ĚĞ�ůΖĂŝƌ͘  
  

En tonne  PM10  PM2,5  NOx  SO2  COVNM  NH3  
Impact des hypothèses   -40,4  -6,9          

Tableau 58 : �ŝůĂŶ�ĚĞ�ůĂ�ƌĠĚƵĐƚŝŽŶ�ŵĂǆŝŵĂůĞ�ĚĞ�ƉŽůůƵĂŶƚƐ�ĂƚŵŽƐƉŚĠƌŝƋƵĞƐ�ůŝĠĞ�ĂƵǆ�ĠŵŝƐƐŝŽŶƐ�ĚĞ�ů͛ĠůĞǀĂŐĞ 

Renouvellement du parc des engins agricoles/sylvicoles  
  
50% du parc des ĞŶŐŝŶƐ�ĂŐƌŝĐŽůĞƐ�Ğƚ�ƐǇůǀŝĐŽůĞƐ�ƐĞƌĂ�ƌĞŵƉůĂĐĠ�Ě͛ŝĐŝ�ϮϬϱϬ�ƉĂƌ�ĚĞƐ�ǀĠŚŝĐƵůĞƐ�ƉůƵƐ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚƐ�ĂĨŝŶ�ĚĞ�ƌĠĚƵŝƌĞ�
les émissions de particules induites.  
  

En tonne  PM10  PM2,5  NOx  SO2  COVNM  NH3  
Impact des hypothèses   -3,9  -3,9          

Tableau 59 : Bilan de la réduction maximale de polluants atmosphériques liée au renouvellement du parc des engins agricoles 

Bilan pour le secteur agricole  
  

En tonne  PM10  PM2,5  NOx  SO2  COVNM  NH3  
Emissions résiduelles 
potentielles maximales en 
2050 (t)   

14  4  34  -  6  292  

Gain attendu (t/%)  -83 t /        
-86%  

-18 t 
/            
-80%        

-13 t /          
-28%  

-   - 1,5t 
/           
-19%  

-94 t 
/           
-24%  

Tableau 60 : Bilan des potentiels de réduction des émissions de polluants atmosphériques du secteur agricole sur le territoire de la CA 
de Saintes 
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 Bilan du gisement théorique maximum de réduction des émissions de 
polluants atmosphériques  

>͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ŚǇƉŽƚŚğƐĞƐ�ĂŵğŶĞ�ĂƵǆ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�ƐƵŝǀĂŶƚƐௗ:   
  

Polluants atmosphériques  Niveau 2016 (t)  Gains attendus (t / %)  Emissions résiduelles 
potentielles 
maximales en 2050 
(t)  

SO2 ʹ dioxyde de soufre  38 t  -26 t / -69%  12 t  

NOx ʹ ŽǆǇĚĞƐ�Ě͛ĂǌŽƚĞ  847 t  -614 t / -72%  233 t  

COVNM ʹ composés organiques volatils 
non méthaniques  

672 t  -462 t / -69%  209 t  

NH3 - ammoniac  437 t  -121 t /-28%  316 t  

PM10 ʹ particules de diamètre inférieur à 
10 microns  

315 t  -229 t / -72%  86 t  

PM2,5 - particules de diamètre inférieur à 
2,5 microns  

206 t  -148 t / -72%  58 t  

Tableau 61 : Bilan des potentiels théoriques maximum de réduction des émissions de polluants atmosphériques de la CA de Saintes 

3.1.3. �ŶũĞƵǆ�ŵŝƐ�ĞŶ�ĠǀŝĚĞŶĐĞ�ƉĂƌ�ů͛ĠƚƵĚĞ 

  
Atout    Faiblesse  

x WĂƐ�ĚĞ�ƐŝƚĞƐ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ƐƵƌ�ůĞ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�
(ligne Energie nulle)    

x Un secteur industriel émetteur de COVNM  du 
ĨĂŝƚ� ĚĞ� ůĂ� ƉƌĠƐĞŶĐĞ� Ě͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐ� ĂŐƌŽ-
alimentaire (essentiellement production 
Ě͛ĂůĐŽŽůͿௗ;  

x Un secteur agricole émetteur de particules 
ĨŝŶĞƐ�ǀŝĂ�ů͛ĠůĞǀĂŐĞ�ĂƵ�ďąƚŝŵĞŶƚ�Ğƚ�ůĞ�ƚƌĂǀĂŝů�ĂƵ�
sol des cultures et de NH3 ǀŝĂ� ů͛ĠƉĂŶĚĂŐĞ�
Ě͛ĞŶŐƌĂŝƐ�ĂǌŽƚĠƐ�Ğƚ�ĚĞ�ůŝƐŝĞƌ͘  

x hŶ�ƚƌĂĨŝĐ�ƌŽƵƚŝĞƌ�ă�ů͛ŽƌŝŐŝŶĞ�Ě͛ĠŵŝƐƐŝŽŶƐ�ĚĞ�EKǆ�
(véhicules à moteur diesel essentiellement) et 
de particules fines liées à la combustion de 
ĐĂƌďƵƌĂŶƚƐ� Ğƚ� ă� ů͛ƵƐƵƌĞ͕� ů͛ĂďƌĂƐŝŽŶ�ĚĞƐ�ƉŶĞƵƐ͕�
freins et routes.  

x Un secteur résidentiel émetteur de particules 
fines, de NOx et de COVNM du fait de la 
combustion du bois dans des équipements peu 
performants et de SO2 du fait essentiellement 
de la combustion de produits pétroliers  

      
Opportunité    Menace  

x �ĞƐ�ĂĐƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ŵĂŠƚƌŝƐĞ�ĚĞ�ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ƐƵƌ�ůĞ�territoire 
permettraient de diminuer significativement les 
émissions de polluants atmosphériques.  

  

x La consommation de bois, une énergie 
renouvelable, bas carbone et potentiellement 
locale, par les ménages, dans des équipements 
peu performants, provoque des émissions de 
particules fines et de COVNM. Le 
développement de cette source devra 
Ɛ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ� Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ� ĚĞ� ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶ� ĚĞƐ�
chaudières vers des installations plus 
performantes.  
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GLOSSAIRE 

GLOSSAIRE 

 
ABC Association Bilan Carbone 

>͛ŽƵƚŝů��ŝůĂŶ�Carbone® ĚĞ�ů͛����ƉĞƌŵĞƚ�Ě͛ĠǀĂůƵĞƌ�ůĞƐ�ĠŵŝƐƐŝŽŶƐ�ĚĞ�ŐĂǌ�ă�ĞĨĨĞƚ�ĚĞ�ƐĞƌƌĞ�ͨ énergétiques » 
et « non énergétiques ͩ� ĚĞƐ� ƐĞĐƚĞƵƌƐ� Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ� ƚĞůƐ� ƋƵĞ� ůĞ� ƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞů͕� ů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĞ͕� ůĞ� ƚĞƌƚŝĂŝƌĞ͕�
ů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕�ůĞƐ�ĚĠĐŚĞƚƐ͕�ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͕�ůĂ�ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�Ğƚ�ůĂ voirie et les transports. 

Adaptation hŶ�ĐŽŶĐĞƉƚ�ĚĠĨŝŶŝ�ƉĂƌ�ůĞ�dƌŽŝƐŝğŵĞ�ZĂƉƉŽƌƚ�Ě͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ�ĚƵ�'ƌŽƵƉĞ�ĚΖĞǆƉĞƌƚƐ�/ŶƚĞƌŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚĂů�ƐƵƌ�
l'Evolution du Climat comme « ů͛ĂũƵƐƚĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ƐǇƐƚğŵĞƐ�ŶĂƚƵƌĞůƐ�ŽƵ�ŚƵŵĂŝŶƐ�ĞŶ�ƌĠƉŽŶƐĞ�ă�ĚĞƐ�ƐƚŝŵƵůŝ�
climatiques ou à ůĞƵƌƐ� ĞĨĨĞƚƐ͕� ĂĨŝŶ� Ě͛ĂƚƚĠŶƵĞƌ� ůĞƐ� ĞĨĨĞƚƐ� ŶĠĨĂƐƚĞƐ� ŽƵ� Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĞƌ� ĚĞƐ� ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠƐ�
bénéfiques. » 

ADEME Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie  
AASQA �ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ�ĂŐƌĠĠĞ�ĚĞ�ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ�ĚĞ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ů͛Ăŝƌ 
AEU Approche ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞ�ĚĞ�ů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ 

DĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞ�ĂƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞƐ�ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ�ůŽĐĂůĞƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĂĐƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĂŝĚĞƌ�ă�ƉƌĞŶĚƌĞ�
en compte les principes et finalités du développement durable dans leurs projets. 

AFPG Association Française des Professionnels de la Géothermie 
Agreste Agreste est l'espace du service statistique du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la 

forêt. 
Albédo L'albédo du système Terre-atmosphère est la fraction de l'énergie solaire qui est réfléchie vers l'espace. 

Sa valeur est comprise entre 0 et 1. Plus une surface est réfléchissante, plus son albédo est élevé 
Aléas Le ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ�ĐůŝŵĂƚŝƋƵĞ�ĞƐƚ�ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞ�ĚĞ�ƉƌŽǀŽƋƵĞƌ�ĚĞƐ�ĂůĠĂƐ͕�Đ͛ĞƐƚ-à-dire des événements pouvant 

affecter négativement la société. Ces aléas ont une certaine probabilité de se produire, variable suivant 
ů͛ĂůĠĂ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĠ͘ 

AVAP Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine 
Elle met en place une zone protégée pour des raisons d'intérêt culturel, architectural, urbain, paysager, 
historique ou archéologique. Il ne s'agit pas de documents d'urbanisme, mais d'un ensemble de 
prescriptions. 

AZI Atlas des Zones Inondables 
�Ğ�ƐŽŶƚ�ĚĞƐ�ŽƵƚŝůƐ�ĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ�ĚĞ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ĚĞƐ�ƉŚĠŶŽŵğŶĞƐ�Ě͛ŝŶŽŶĚĂƚŝŽŶƐ�ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐ�ĚĞ�ƐĞ�
ƉƌŽĚƵŝƌĞ� ƉĂƌ� ĚĠďŽƌĚĞŵĞŶƚ� ĚĞƐ� ĐŽƵƌƐ� Ě͛ĞĂƵ͘� /ůƐ� ƐŽŶƚ� ĐŽŶƐƚƌƵŝƚƐ� ă� ƉĂƌƚŝƌ� Ě͛ĠƚƵĚĞƐ� ŚǇĚƌŽ�
ŐĠŽŵŽƌƉŚŽůŽŐŝƋƵĞƐ�ă�ů͛ĠĐŚĞůůĞ�ĚĞƐ�ďĂƐƐŝŶƐ�hydrographiques. 

B(a)P benzo(a)pyrène 
BEGES Bilan des Émissions de Gaz à Effet de Serre 

/ů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�Ě͛ƵŶ�ďŝůĂŶ�ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞ�Ğƚ�ĚĞ�ĐĞ�ĨĂŝƚ�ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞ�ƉŽƵƌ�ĚĞ�ŶŽŵďƌĞƵǆ�ĂĐƚĞƵƌƐ͘ 
BILAN GES Un bilan GES est une évaluation de la masse totale de GES ĠŵŝƐĞƐ�;ŽƵ�ĐĂƉƚĠĞƐͿ�ĚĂŶƐ�ů͛ĂƚŵŽƐƉŚğƌĞ�ƐƵƌ�

ƵŶĞ�ĂŶŶĠĞ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ�Ě͛ƵŶĞ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘�/ů�ƉĞƌŵĞƚ�Ě͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ�ůĞƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ�ƉŽƐƚĞƐ�Ě͛ĠŵŝƐƐŝŽŶƐ�
Ğƚ�Ě͛ĞŶŐĂŐĞƌ�ƵŶĞ�ĚĠŵĂƌĐŚĞ�ĚĞ�ƌĠĚƵĐƚŝŽŶ�ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ�ĐĞƐ�ĠŵŝƐƐŝŽŶƐ�ƉĂƌ�ŽƌĚƌĞ�ĚĞ�ƉƌŝŽƌŝƚĠ͘ 

Bio GNV Bio Gaz Naturel Véhicule 
Le bioGNV est une version renouvelable du GNV qui a les mêmes caractéristiques que ce dernier. 
Cependant le bioGNV est produit par la méthanisation des déchets organiques. 

Biogaz Le biogaz est un gaz combustible, mélange de méthane et de gaz carbonique, additionné de quelques 
autres composants. 

Biométhane Gaz produit à partir de déchets organiques. 
Bois énergie Bois énergie est le terme désignant les applications du bois comme combustible en bois de chauffage.  

Le bois énergie est une énergie entrant dans la famille des bioénergies car utilisant une ressource 
biologique. Le bois énergie est considéré comme étant une énergie renouvelable car le bois présente 
un bilan carbone neutre (il émet lors de sa combustion autant de CO2 ƋƵ͛ŝů�Ŷ͛ĞŶ�Ă�ĂďƐŽƌbé durant sa 
croissance).  

BRGM Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
BTEX benzène, toluène, éthyl-benzène, xylènes  
CCNUCC Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique 
CESI Chauffe-Eaux Solaires Individuels  
CFC Chlorofluorocarbure 
CH4 Méthane 

https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/energie-energie-15884/
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CIRC Centre international de recherche contre le cancer 
Chaleur fatale �͛ĞƐƚ�ƵŶĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐŚĂůĞƵƌ�ĚĠƌŝǀĠĞ�Ě͛ƵŶ�ƐŝƚĞ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͕�ƋƵŝ�Ŷ͛ĞŶ�ĐŽŶƐƚŝƚƵĞ�ƉĂƐ�ů͛ŽďũĞƚ�premier, 

Ğƚ� ƋƵŝ͕� ĚĞ� ĐĞ� ĨĂŝƚ͕� Ŷ͛ĞƐƚ� ƉĂƐ� ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞŵĞŶƚ� ƌĠĐƵƉĠƌĠĞ͘ 
>ĞƐ�ƐŽƵƌĐĞƐ�ĚĞ�ĐŚĂůĞƵƌ�ĨĂƚĂůĞ�ƐŽŶƚ�ƚƌğƐ�ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĠĞƐ͘�/ů�ƉĞƵƚ�Ɛ͛ĂŐŝƌ�ĚĞ�ƐŝƚĞƐ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�;ůĞƐ�
centrales nucléaires), de sites de production industrielle, de bâtiments tertiaires Ě͛ĂƵƚĂŶƚ� ƉůƵƐ�
ĠŵĞƚƚĞƵƌƐ� ĚĞ� ĐŚĂůĞƵƌ� ƋƵ͛ŝůƐ� ĞŶ� ƐŽŶƚ� ĨŽƌƚĞŵĞŶƚ� ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ� ĐŽŵŵĞ� ůĞƐ� ŚƀƉŝƚĂƵǆ͕�ĚĞ� ƌĠƐĞĂƵǆ� ĚĞ�
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ�ĞŶ�ůŝĞƵ�ĨĞƌŵĠ͕�ŽƵ�ĞŶĐŽƌĞ�ĚĞ�ƐŝƚĞƐ�Ě͛ĠůŝŵŝŶĂƚŝŽŶ�ĐŽŵŵĞ�ůĞƐ�ƵŶŝƚĠƐ�ĚĞ�ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ�ƚŚĞƌŵŝƋƵĞ�ĚĞ�
déchets. 

Changement 
Ě͛ĂĨĨĞĐƚĂƚŝŽŶ� ĚĞƐ�
sols 

>ŽƌƐƋƵ͛ƵŶ� ƚĞƌƌĂŝŶ� ĞƐƚ� ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝƐĠ͕� ůĞƐ� ƐŽůƐ� ĚĠƐƚŽĐŬĞŶƚ� ĚƵ� ĐĂƌďŽŶĞ� Ğƚ� ƉƌŽǀŽƋƵĞ� ƵŶ� ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ�
Ě͛ĂĨĨĞĐƚĂƚŝŽŶ͘ 

CNRM Centre National de Recherches Météorologiques 
CO monoxyde de carbone 
CO2 dioxyde de carbone 
COP COefficient de Performance. 

Le COP d'un climatiseur ou d'une pompe à chaleur se traduit par le rapport entre la quantité de chaleur 
produite par celle-ci et l'énergie électrique consommée par le compresseur. 

Corine Land Cover Corine Land Cover est une base de données européenne d'occupation biophysique des sols. Ce projet 
est piloté par l'Agence européenne de l'environnement et couvre 39 États. 

COV(NM) Composé Organique Volatil (Non Méthanique) 
Danger �ǀĠŶĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ƐĂŶƚĠ� ŝŶĚĠƐŝƌĂďůĞ� ƚĞů� ƋƵ͛ƵŶĞ� ŵĂůĂĚŝĞ͕ un traumatisme, un handicap, un décès. Par 

ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ͕�ůĞ�ĚĂŶŐĞƌ�ĚĠƐŝŐŶĞ�ƚŽƵƚ�ĞĨĨĞƚ�ƚŽǆŝƋƵĞ͕�Đ͛ĞƐƚ-à-dire un dysfonctionnement cellulaire, organique 
ŽƵ�ƉŚǇƐŝŽůŽŐŝƋƵĞ͕� ůŝĠ� ă� ů͛ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ� ĞŶƚƌĞ� ƵŶ� ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ� ǀŝǀĂŶƚ� Ğƚ� ƵŶ� ĂŐĞŶƚ� ĐŚŝŵŝƋƵĞ� ;ĞǆĞŵƉůĞ� ͗� ƵŶ�
polluant atmosphérique), physique (exemple : un rayonnement) ou biologique (exemple : un grain de 
pollen). Ces dysfonctionnements peuvent entraîner ou aggraver des pathologies. Par extension, les 
termes « danger » et « effet sur la santé » sont souvent intervertis.  

DISAR Le DISAR est un outil d'affichage de tableau et de restitution des documents. 
Les données sont issues des enquêtes réalisées par le Service de la Statistique et de la Prospective (SSP) 
du Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Elles sont présentées sous forme de 
tableaux. Les documents offrent des commentaires sur les données issues des enquêtes réalisées par le 
Service de la Statistique et de la Prospective (SSP) du Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et 
de la Forêt. 

ECS Eau chaude sanitaire 
EEA �ŐĞŶĐĞ�ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ�ĚĞ�ů͛�ŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ 
EF Energie Finale 

>Ă� ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ� ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ� ĚĞƐ� ƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌƐ� ĨŝŶĂƵǆ͕� ĞŶ� Ě͛ĂƵƚƌĞƐ� ƚĞƌŵĞƐ͕� ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ� ĚĠůŝǀƌĠĞ� ĂƵǆ�
consommateurs. 

Enjeu >͛ĞŶũĞƵ͕� ŽƵ� ů͛ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶ͕� ĐŽŵƉƌĞŶĚ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞ� ůĂ� ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ� Ğƚ� ĚƵ� ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ� ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞ� Ě͛ġƚƌĞ�
ĂĨĨĞĐƚĠ�ƉĂƌ�ƵŶ�ĂůĠĂ͘� /ů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�ƉĂƌ�ĞǆĞŵƉůĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ͕�ĚĞƐ�ďąƚŝŵĞŶƚƐ�Ğƚ� ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ�ƐŝƚƵĠƐ�ĞŶ�
zone inondable. Confronté à chacun de ces aléas, un territoire donné peut être plus ou moins affecté 
ŶĠŐĂƚŝǀĞŵĞŶƚ͕�ƐƵŝǀĂŶƚ�ƐŽŶ�ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͕�ƐŽŶ�ŚŝƐƚŽŝƌĞ͕�ƐŽŶ�ĂĐƚŝǀŝƚĠ�ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ�Ğƚ�ƐĂ�ĐĂƉĂĐŝƚĠ�Ě͛ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶ͘ 

EnR Énergie Renouvelable 
EnR&R Energie Renouvelable et de Récupération 
Éolienne Une éolienne est une machine tournante permettant de convertir l'énergie cinétique du vent en énergie 

cinétique de rotation, exploitable pour produire de l'électricité. 
EP Energie Primaire 

La première énergie directement disponible dans la nature avant toute transformation. Comme 
ĞǆĞŵƉůĞ͕�ŽŶ�ƉĞƵƚ�ĐŝƚĞƌ�ůĞ�ďŽŝƐ͕�ůĞ�ƉĠƚƌŽůĞ�ďƌƵƚ͕�ůĞ�ĐŚĂƌďŽŶ͕�ĞƚĐ͘�^ŝ�ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ƉƌŝŵĂŝƌĞ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ƵƚŝůŝƐĂďůĞ�
ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ͕� ĞůůĞ� ĞƐƚ� ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĠĞ� ĞŶ� ƵŶĞ� ƐŽƵƌĐĞ� Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ� ƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞ� ĂĨŝŶ� Ě͛ġƚƌĞ� ƵƚŝůŝƐĂďůĞ� Ğƚ�
transportable facilement. 

EPCI Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
EqHab Equivalent Habitants 
Exposition Désigne, dans le domaine sanitaire, le contact (par inhalation, par ingestion...) entre une situation ou un 

agent dangereux (exemple : un polluant ĂƚŵŽƐƉŚĠƌŝƋƵĞͿ�Ğƚ�ƵŶ�ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ�ǀŝǀĂŶƚ͘�>͛ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶ�ƉĞƵƚ�ĂƵƐƐŝ�
ġƚƌĞ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞ�ĐŽŵŵĞ�ůĂ�ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ĂŐĞŶƚ�ĚĂŶŐĞƌĞƵǆ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ŽƵ�ůĞƐ�ŵŝůŝĞƵǆ�ƉŽůůƵĠƐ�;ĞǆĞŵƉůĞ�
͗�ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶ�ĚĂŶƐ�ů͛Ăŝƌ�Ě͛ƵŶ�ƉŽůůƵĂŶƚ�ĂƚŵŽƐƉŚĠƌŝƋƵĞͿ�ŵŝƐ�ĞŶ�ĐŽŶƚĂĐƚ�ĂǀĞĐ�ů͛ŚŽŵŵĞ͘ 

FE FactĞƵƌ�Ě͛�ŵŝƐƐŝŽŶƐ 
Forçage climatique WĞƌƚƵƌďĂƚŝŽŶ� Ě͛ŽƌŝŐŝŶĞ� ĞǆƚĠƌŝĞƵƌĞ� ĂƵ� ƐǇƐƚğŵĞ� ĐůŝŵĂƚŝƋƵĞ� ƋƵŝ� ŝŵƉĂĐƚĞ� ƐŽŶ� ďŝůĂŶ� ƌĂĚŝĂƚŝĨ� Đ͛ĞƐƚ-à-dire 

ů͛ĠƋƵŝůŝďƌĞ�ĞŶƚƌĞ�ůĞƐ�ƉĞƌƚĞƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ŐĂŝŶƐ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ĚƵ�ƐǇƐƚğŵĞ�ĐůŝŵĂƚŝƋƵĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŶğƚĞ 
GASPAR La base de données GASPAR est un inventaire national des arrêtés de catastrophes naturelles. 
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Géothermie >Ă�ŐĠŽƚŚĞƌŵŝĞ�;ĚƵ�ŐƌĞĐ�ͨ�Őġ�ͩ�ƋƵŝ�ƐŝŐŶŝĨŝĞ�ƚĞƌƌĞ�Ğƚ�ͨ�ƚŚĞƌŵŽƐ�ͩ�ƋƵŝ�ƐŝŐŶŝĨŝĞ�ĐŚĂƵĚͿ�ĞƐƚ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�
chaleur du sous-sol. Cette chaleur est produite pour l'essentiel par la radioactivité naturelle des roches 
constitutives de la croûte terrestre. Elle provient également, pour une faible part, des échanges 
thermiques avec les zones internes de la Terre dont les températures s'étagent de 1 000°C à 4 300°C. 

GES Gaz à Effet de Serre 
La basse atmosphère terrestre contient naturellement des gaz dits « Gaz à Effet de Serre » qui 
permettent de retenir une partie de la chaleur apportée par le rayonnement solaire. Sans cet « effet de 
serre » naturel, la température à la surface de la planète serait en moyenne de -18°C contre +14°C 
ĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ͘�>͛ĞĨĨĞƚ�ĚĞ�ƐĞƌƌĞ�ĞƐƚ�ĚŽŶĐ�ƵŶ�ƉŚĠŶŽŵğŶĞ�ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ�ă�ůĂ�ǀŝĞ�ƐƵƌ�dĞƌƌĞ͘ 
�ŝĞŶ�ƋƵ͛ŝůƐ�ŶĞ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ�ƋƵ͛ƵŶĞ�ĨĂŝďůĞ�ƉĂƌƚ�ĚĞ�ů͛ĂƚŵŽƐƉŚğƌĞ�;ŵŽŝŶƐ�ĚĞ�Ϭ͕ϱйͿ͕�ĐĞƐ�ŐĂǌ�ũŽuent un rôle 
déterminant sur le maintien de la température. Par conséquent, toute modification de leur 
concentration déstabilise ce système naturellement en équilibre. 

GIEC 'ƌŽƵƉĞ�Ě͛�ǆƉĞƌƚƐ�/ŶƚĞƌŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚĂů�ƐƵƌ�ů͛�ǀŽůƵƚŝŽŶ�ĚƵ��ůŝŵĂƚ 
GNL Gaz Naturel Liquéfié 
GNV Gaz Naturel Véhicule 

Le Gaz Naturel Véhicule est du gaz naturel utilisé comme carburant soit sous forme comprimé appelé 
Gaz Naturel Comprimé (GNC), soit sous forme liquide appelé Gaz Naturel Liquide (GNL). Sous forme 
comprimée, le GNV est délivré via des réseaux de distribution. 

GPL Gaz de pétrole liquéfié 
GWh Gigawattheure. 1 GWh = 1 000 000 kWh 
HAP Hydrocarbure Aromatique Polycyclique 
HCFC Hydrochlorofluorocarbures 
Hydroélectricité 
ou énergie 
hydraulique 

>͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ŚǇĚƌŽĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ�ĞƐƚ�ƉƌŽĚƵŝƚĞ�ƉĂƌ� ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ĚĞ� ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ĐŝŶĠƚŝƋƵĞ�ĚĞ� ů͛ĞĂƵ�ĞŶ�ĠŶĞƌŐŝĞ�
mécanique puis électrique. 

IAA Industrie Agroalimentaire 
ICPE /ŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ��ůĂƐƐĠĞ�ƉŽƵƌ�ů͛�ŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ 

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des 
pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée. 

ICU Ilot de Chaleur Urbain  
Cette notion fait référence à un phénomène d'élévation de température localisée en milieu urbain par 
rapport aux zones rurales voisines 

Impact sur la santé �ƐƚŝŵĂƚŝŽŶ�ƋƵĂŶƚŝĨŝĠĞ͕�ĞǆƉƌŝŵĠĞ�ŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚ�ĞŶ�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ĚĠĐğƐ�ŽƵ�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ĐĂƐ�Ě͛ƵŶĞ�ƉĂƚŚŽůŽŐŝĞ�
ĚŽŶŶĠĞ͕�Ğƚ�ďĂƐĠĞ�ƐƵƌ� ůĞ�ƉƌŽĚƵŝƚ�Ě͛ƵŶĞ�ƌĞůĂƚŝŽŶ�ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶ-risque, d͛ƵŶĞ�ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶ�Ğƚ�Ě͛ƵŶ�ĞĨĨĞĐƚŝĨ�ĚĞ�
population exposée. 

INIES INIES est la base nationale de référence sur les caractéristiques environnementales et sanitaires pour le 
bâtiment. 

INSEE Institut National de la Statistique et des Études Économiques 
ISDND Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux  
kWc Kilowatt crète 

�͛ĞƐƚ� ůĂ� ƉƵŝƐƐĂŶĐĞ� ŶŽŵŝŶĂůĞ͕� Đ͛ĞƐƚ-à-dire la puissance électrique fournie par un panneau ou une 
installation dans les conditions de test standard (STC= Standard Test Conditions). Cette puissance sert 
de valeur de référence et permet de comparer différents panneaux solaires. 

LTECV Loi relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte 
Méthanisation La méthanisation (encore appelée digestion anaérobie) est une technologie basée sur la dégradation 

par des micro-ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ŵĂƚŝğƌĞ�ŽƌŐĂŶŝƋƵĞ͕�ĞŶ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�ĐŽŶƚƌƀůĠĞƐ�Ğƚ�ĞŶ�ů͛ĂďƐĞŶĐĞ�Ě͛ŽǆǇŐğŶĞ�
(réaction en milieu anaérobie). 

mNGF mètres Nivellement Général de la France 
Cette unité constitue un réseau de repères altimétriques disséminés sur le territoire Français 
métropolitain, ainsi qu'en Corse. 

Mouvement de 
terrain 

Déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol. Ce mouvement est fonction de la nature et de 
la disposition des couches géologiques. 

Mtep Million de tonnes équivalent pétrole 
MWh Mégawattheure. 1 MWh = 1000 kWh 
N2 Azote 
NégaWatt �ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ�ĨŽŶĚĠĞ�ĞŶ�ϮϬϭϭ�ƉƌƀŶĂŶƚ�ů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ�Ğƚ�ůĂ�ƐŽďƌŝĠƚĠ�ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ͘ 
NH3 Ammoniac 
NO2 �ŝŽǆǇĚĞ�Ě͛ĂǌŽƚĞ 
NOx KǆǇĚĞƐ�Ě͛ĂǌŽƚĞ 
O2 Dioxygène 
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O3 Ozone 
OMR Ordures Ménagères Résiduelles 
OMS Organisation Mondiale de la Santé 
P.O.PE >Žŝ�ĨƌĂŶĕĂŝƐĞ�ĚĞ�WƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶ�Ě͛KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�WŽůŝƚŝƋƵĞ��ŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ 
PAC Pompe À Chaleur 

La pompe à chaleur est un équipement de chauffage thermodynamique dit à énergie renouvelable. La 
PAC prélève les calories présentes dans un milieu naturel tel que l'air, l'eau, la terre ou le sol, pour la 
transférer en l'amplifiant vers un autre milieu par exemple un immeuble ou un logement, pour le 
chauffer. 

PADD WƌŽũĞƚ�Ě͛�ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ĚĞ��ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ��ƵƌĂďůĞƐ 
PAPI WƌŽŐƌĂŵŵĞƐ�Ě͛�ĐƚŝŽŶƐ�ĚĞ�WƌĠǀĞŶƚŝŽŶ�ĚĞƐ�/ŶŽŶĚĂƚŝŽŶƐ 

/ůƐ�ŽŶƚ�ƉŽƵƌ�ŽďũĞĐƚŝĨ�ĚĞ�ƉƌŽŵŽƵǀŽŝƌ�ƵŶĞ�ŐĞƐƚŝŽŶ�ŝŶƚĠŐƌĠĞ�ĚĞƐ�ƌŝƐƋƵĞƐ�Ě͛ŝŶŽŶĚĂƚŝŽŶƐ�ĞŶ�ǀƵĞ�ĚĞ�ĚŝŵŝŶƵĞƌ�
les conséquences dommageables sur la santé humaine, les biens, les activités économiques ainsi que 
ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘ 

PCAET Plan Climat Air Energie Territorial 
PCI Pouvoir Calorifique Inférieur 

Quantité théorique d'énergie contenue dans un combustible. Le « PCI » désigne la quantité de chaleur 
dégagée par la combustion d'une unité de masse de produit (1kg) dans des conditions standardisées. 
Plus le PCI est élevé, plus le produit fournit de l'énergie. 

PCIT Pôle de Coordination nationale des Inventaires Territoriaux 
PER WůĂŶ�Ě͛�ǆƉŽƐŝƚŝŽŶ�ĂƵǆ�ZŝƐƋƵĞƐ 

�ŶĐŝĞŶƐ�ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ�Ě͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ�ǀŝƐĂŶƚ�ůΖŝŶƚĞƌĚŝĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ŶŽƵǀĞůůĞƐ�ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ǌŽŶĞƐ�ůĞƐ�ƉůƵƐ�
exposées d'une part, et des prescriptions spéciales pour les constructions nouvelles autorisées dans les 
zones moins exposées, associées à la prescription de travaux pour réduire la vulnérabilité du bâti 
existant, d'autre part. 

PHEC Plus Hautes Eaux Connues 
Phénologie Etude de l'influence des climats sur l'évolution des règnes végétal et anima 
Photosynthèse Processus par lequel les plantes vertes synthétisent des matières organiques grâce à l'énergie 

lumineuse, en absorbant le gaz carbonique de l'air et en rejetant l'oxygène. 
PLU Plan Local d'Urbanisme 

Document d'urbanisme qui détermine les conditions d'aménagement et d'utilisation des sols. 
PLUi WůĂŶ�>ŽĐĂů�Ě͛hƌďĂŶŝƐŵĞ�/ŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂů 
PM Particules en suspension (particulate matter)  
PM10 Particules de diamètre inférieur à 10 microns 
PM2,5 Particules de diamètre inférieur à 2,5 microns 
PNR Parcs Naturels Régionaux 
Poste de 
raccordement 

WŽƐƚĞ�ƋƵŝ�ƉĞƌŵĞƚ�ĚĞ�ƌĂĐĐŽƌĚĞƌ�ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ŝƐƐƵĞ�ĚĞƐ�ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ�ƐŽƵƌĐĞƐ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ� 

PPR Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles 
�ŽĐƵŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛�ƚĂƚ�ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŶƚ�ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƐŽůƐ�ă�ů͛ĠĐŚĞůůĞ�ĐŽŵŵƵŶĂůĞ͕�ĞŶ�ĨŽŶĐƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƌŝƐƋƵĞƐ�
auxquels ils sont soumis. 

PPRi WůĂŶ�ĚĞ�WƌĠǀĞŶƚŝŽŶ�ĚƵ�ZŝƐƋƵĞ�Ě͛/ŶŽŶĚĂƚŝŽŶ 
PREPA Plan National de Réduction des Emissions de Polluants Atmosphériques 
PRG Pouvoir de Réchauffement Global 

hŶŝƚĠ�ƋƵŝ�ƉĞƌŵĞƚ�ůĂ�ĐŽŵƉĂƌĂŝƐŽŶ�ĞŶƚƌĞ�ůĞƐ�ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ�ŐĂǌ�ă�ĞĨĨĞƚ�ĚĞ�ƐĞƌƌĞ�ĞŶ�ƚĞƌŵĞƐ�Ě͛ŝŵƉĂĐƚ�ƐƵƌ�ůĞ�ĐůŝŵĂƚ�
sur un horizon (souvent) fixé à 100 ans. Par convention, PRG100 ans (CO2) = 1. 

ptam Pression atmosphérique 
Puits net ou 
séquestration 
nette 

Quand le flux entrant est supérieur au flux sortant, les réservoirs forestiers représentent un puits net. Il 
Ɛ͛ĂŐŝƚ�ĚŽŶĐ�Ě͛ƵŶĞ�ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƐƚŽĐŬ�ĚĞ�ĐĂƌďŽŶĞ͘��Ğ�ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ�ƉĞƌŵĞƚ�ĚĞ�ƌĞƚŝƌĞƌ�;Ğƚ�ƐĠƋƵĞƐƚƌĞƌͿ�ĚƵ�
ĐĂƌďŽŶĞ�ĚĞ�ů͛ĂƚŵŽƐƉŚğƌĞ͘ 

PV Photovoltaïque 
Relation 
exposition-risque 
(ou relation dose-
réponse 

Relation spécifique entre une exposition à un agent dangereux (exprimée, par exemple, en matière de 
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐ�ĚĂŶƐ�ů͛ĂŝƌͿ�Ğƚ�ůĂ�ƉƌŽďĂďŝůŝƚĠ�ĚĞ�ƐƵƌǀĞŶƵĞ�Ě͛ƵŶ�ĚĂŶŐĞƌ�ĚŽŶŶĠ�;ŽƵ�ͨ�ƌŝsque »). La relation 
exposition-ƌŝƐƋƵĞ�ĞǆƉƌŝŵĞ�ĚŽŶĐ�ůĂ�ĨƌĠƋƵĞŶĐĞ�ĚĞ�ƐƵƌǀĞŶƵĞ�Ě͛ƵŶ�ĚĂŶŐĞƌ�ĞŶ�ĨŽŶĐƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶĞ�ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶ͘� 

Réseau de 
distribution 

�Ğ�ƌĠƐĞĂƵ�ĞƐƚ�ĚĞƐƚŝŶĠ�ă�ĂĐŚĞŵŝŶĞƌ�ů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ�ă�ů͛ĠĐŚĞůůĞ�ůŽĐĂůĞ͕�Đ͛ĞƐƚ-à-dire aux utilisateurs en moyenne 
et en basse tension. Son niveau de tension varie de 230 à 20 000 volts. 

Réseau de 
transport et 
Ě͛ŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞǆŝŽŶ 

�Ğ�ƌĠƐĞĂƵ�ĞƐƚ�ĚĞƐƚŝŶĠ�ă�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌ�ĚĞƐ�ƋƵĂŶƚŝƚĠƐ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ƐƵƌ�ĚĞ�ůŽŶŐƵĞƐ�ĚŝƐƚĂŶĐĞƐ͘�^ŽŶ�
niveau de tension varie de 60 000 à 400 000 volts. 
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Réservoir de 
carbone 

^ǇƐƚğŵĞ�ĐĂƉĂďůĞ�ĚĞ�ƐƚŽĐŬĞƌ�ŽƵ�Ě͛ĠŵĞƚƚƌĞ�ĚƵ�ĐĂƌďŽŶĞ͘�>ĞƐ�ĠĐŽƐǇƐƚğŵĞƐ�ĨŽƌĞƐƚŝĞƌƐ�;ďŝŽŵĂƐƐĞ�ĂĠƌŝĞŶŶĞ�
et souterraine, sol) et les produits bois constituent des réservoirs de carbone. 

Risque Le risque est la résultante des trois composantes : aléa, enjeu et vulnérabilité. 
Risque pour la 
santé 

WƌŽďĂďŝůŝƚĠ� ĚĞ� ƐƵƌǀĞŶƵĞ� Ě͛ƵŶ� ĚĂŶŐĞƌ� ĐĂƵƐĠĞ� ƉĂƌ� ƵŶĞ� ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶ� ă� ƵŶ� ĂŐĞŶƚ� ĚĂŶƐ� ĚĞƐ� ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�
spécifiées.  

RMQS Le Réseau de Mesures de la Qualité des Sols 
/ů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�Ě͛ƵŶ�ŽƵƚŝů�ĚĞ�ƐƵƌǀeillance des sols à long terme. 

RT Réglementation Thermique 
RTE ZĠƐĞĂƵ�ĚĞ�dƌĂŶƐƉŽƌƚ�Ě͛�ůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ 
S3REnR Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables 
SAU Surface agricole utile 

Surface forestière déclarée par les exploitants agricoles comme utilisée par eux pour la production 
agricole 

SCOT Schéma de COhérence Territorial 
SDAGE ^ĐŚĠŵĂ��ŝƌĞĐƚĞƵƌ�Ě͛�ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ĚĞ�'ĞƐƚŝŽŶ�ĚĞƐ��ĂƵǆ 
Séquestration de 
carbone 

La séquestration de carbone est le captage et stockage du carbone de l'atmosphère dans des puits de 
carbone (comme les océans, les forêts et les sols) par le biais de processus physiques et biologiques tels 
que la photosynthèse. 

SME ISO 50001 Système de Management de l'Énergie selon la norme ISO 50001. 
SNBC Stratégie national Bas Carbone 
SNIEBA ^ǇƐƚğŵĞ�EĂƚŝŽŶĂů�Ě͛/ŶǀĞŶƚĂŝƌĞ�Ě͛�ŵŝƐƐŝŽŶƐ�Ğƚ�ĚĞ��ŝůĂŶƐ�ĚĂŶƐ�ů͛�ƚŵŽƐƉŚğƌĞ 
SO2 Dioxyde de soufre 
Solaire 
photovoltaïque 

>͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ƐŽůĂŝƌĞ�ƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞ�ůĞ�ƌĂǇŽŶŶĞŵĞŶƚ�ƐŽůĂŝƌĞ�ĞŶ�ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ�ŐƌąĐĞ�ă�ĚĞƐ�ĐĞůůƵůĞƐ�
photovoltaïques intégrées à des panneaux qui peuvent être installés sur des bâtiments ou posés sur le 
sol. 

Solaire thermique Le principe du solaire thermique consiste à capter le rayonnement solaire et à le stocker dans le cas des 
systèmes passifs (véranda, serre, façade vitrée) ou, s'il s'agit de systèmes actifs, à redistribuer cette 
énergie par le biais d'un circulateur et d'un fluide caloporteur qui peut être de l'eau, un liquide antigel 
ou même de l'air. 

Solaire 
thermodynamique 

>͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ƐŽůĂŝƌĞ�ƚŚĞƌŵŽĚǇŶĂŵŝƋƵĞ�ƉƌŽĚƵŝƚ�ĚĞ�ůΖĠůĞĐƚricité via une production de chaleur. 

Source nette Quand le flux entrant est inférieur au flux sortant, les réservoirs forestiers représentent une source 
ŶĞƚƚĞ͘�/ů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�ĚŽŶĐ�Ě͛ƵŶĞ�ƉĞƌƚĞ�ĚĞ�ƐƚŽĐŬ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ƌĠƐĞƌǀŽŝƌƐ�ĨŽƌĞƐƚŝĞƌƐ͘��Ğ�ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ�ƌĞũĞƚƚĞ�ĚƵ�ĐĂrbone 
ĚĂŶƐ�ů͛ĂƚŵŽƐƉŚğƌĞ͘ 

SRCAE ^ĐŚĠŵĂ�ZĠŐŝŽŶĂů�ĚƵ��ůŝŵĂƚ͕�ĚĞ�ů͛�ŝƌ�Ğƚ�ĚĞ�ů͛�ŶĞƌŐŝĞ 
SRE Schéma Régional Eolien 
SRES Special Report on Emissions Scénarios 

Rapport public rédigé par le GIEC sur la thématique du réchauffement climatique. 
SSC Systèmes Solaires Combinés 
SSP Service de la Statistique et de la Prospective 
STEP STation d'ÉPuration des eaux usées 
STEU STation d'ÉPuration urbaine 
Substitution 
matériau et 
énergie 

Comparaison des émissions fossiles de la filière bois (exploitation de la forêt, chaîne de transformation, 
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͕�ĞƚĐ͘Ϳ�ƉĂƌ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ĂƵǆ�ĠŵŝƐƐŝŽŶƐ�ĨŽƐƐŝůĞƐ�ƋƵŝ�ĂƵƌĂŝĞŶƚ�ĠƚĠ�ĠŵŝƐĞƐ�ƉĂƌ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ĨŝůŝğƌĞƐ�ůŽƌƐ�ĚĞ�ůĂ�
ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ŵġŵĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ͘ 

Surfaces 
artificialisées en 
moyenne au cours 
de la dernière 
décennie 

>ĞƐ�ƚĞƌƌĞƐ�ĐŽŶǀĞƌƚŝĞƐ�ƉĂƌ�ů͛,ŽŵŵĞ�ĂĨŝŶ�ĚĞ�ĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞ�ĚĞƐ�ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͘ 

Surfaces 
défrichées 

Les forêts converties en une autre affectation qui mécaniquement diminue la capacité de stockage des 
sols. 

Surfaces 
imperméabilisées 

Certaines ƐƵƌĨĂĐĞƐ�ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝƐĠĞƐ�ƉĂƌ�ů͛,ŽŵŵĞ�ƉĞƵǀĞŶƚ�ġƚƌĞ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞƐ�ĐŽŵŵĞ�ƉƌŽǀŽƋƵĂŶƚ�ƵŶĞ�ƉĞƌƚĞ�
de carbone plus importante, comme par exemple pour les surfaces goudronnées.  

t tonne 
TBE Géothermie Très Basse Énergie 
tCO2e Tonne équivalent CO2 
tep Tonne Ě͛ĠƋƵŝǀĂůĞŶƚ�ƉĠƚƌŽůĞ 

�͛ĞƐƚ�ůĂ�ƋƵĂŶƚŝƚĠ�ĚĞ�ĐŚĂůĞƵƌ�ĚĠŐĂŐĠĞ�ƉĂƌ�ůĂ�ĐŽŵďƵƐƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶĞ�ƚŽŶŶĞ�ĚĞ�ƉĠƚƌŽůĞ�ďƌƵƚ�ŵŽǇĞŶ͘�ϭ�ƚĞƉ�с�ϰϮ�
x 109 joules = 11 630 kWh ou 1 kWh = 0,086 tep. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Exploitant_agricole
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture
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TWh Térawattheure.  
1 GWh = 1 000 000 000 kWh 

UFE hŶŝŽŶ�&ƌĂŶĕĂŝƐĞ�ĚĞ�ů͛�ůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ 
UIOM hƐŝŶĞ�Ě͛/ŶĐŝŶĠƌĂƚŝŽŶ�Ě͛KƌĚƵƌĞƐ�DĠŶĂŐğƌĞƐ 
Vulnérabilité La vulnérabilité désigne le degré par lequel un territoire peut être affecté négativement par cet aléa 

;ĞůůĞ�ĚĠƉĞŶĚ�ĚĞ� ů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ�ŽƵ�ŶŽŶ�ĚĞ� ƐǇƐƚğŵĞƐ�ĚĞ�ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ͕�ĚĞ� ůĂ� ĨĂĐŝůŝƚĠ� ĂǀĞĐ� laquelle une zone 
touchée va pouvoir se reconstruire etc.). 

Wc Watt Crête, c'est la puissance électrique maximale pouvant être fournie dans des conditions standards 
par un module photovoltaïque.  

ZAC �ŽŶĞ�Ě͛�ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ��ŽŶĐĞƌƚĠ 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Puissance_(physique)#Puissance_%C3%A9lectrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Puissance_(physique)#Puissance_%C3%A9lectrique
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