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1.- SYNTHESE DE L’OBJET DE LA DEMANDE – RAISONS DU CHOIX DU PROJET



2.- INTEGRATION DANS L’ENVIRONNEMENT

2.-1.- DISPOSITIONS D’URBANISME 



EL2 : Servitude relative aux zones submersibles

I4 : Servitude relative à l’établissement des canalisations électriques,

T1 : Servitude relative au chemin de fer

o

o

o

o





2.-2.- DESCRIPTION DES ABORDS DU SITE 

2.-2.-1.- Implantation



2.-2.-2.- Population 

Commune Nombre d’habitants Distance 



2.-2.-3.- Economie locale 

Secteurs d’activité Commune de Novillars Département du Doubs 



2.-2.-4.- Edifices publics 



2.-2.-5.- Environnement industriel 



2.-2.-6.- Infrastructures de transport 
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2.-3.- EFFETS CUMULES LIES A D’AUTRES PROJETS 

2.-3.-1.- Généralités  



2.-3.-2.- Recensement des projets à proximité du site 



Projet 
Localisation par 
rapport au site 

Type de projet Date de l’avis 

Au vu de l’éloignement des projets, aucun effet cumulé potentiel ne sera à 

prendre en compte dans le présent dossier. 



2.-4.- INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

2.-4.-1.- Relief et paysage 



K:\nmaillet\AKUO ENERGY - NOVILLARS (25)\Images\07 - Relief.docx 

1 km 
Source : www.cartes-topographiques.fr 



2.-4.-2.- Surfaces occupées 

Surface totale 48 381 m² 

2.-4.-3.- Aspect visuel du site  
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2.-5.- MILIEU NATUREL 

2.-5.-1.- Inventaire des zones naturelles 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique 

(ZNIEFF) : 

Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APB) :

Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) : 

Les parcs naturels régionaux : 
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2.-5.-2.- Sites NATURA 2000 

a) Inventaire et description des sites NATURA 2000 à proximité 



b) Evaluation préliminaire des incidences NATURA 2000 

i) Incidences liées aux rejets aqueux 

ii) Incidences liées aux rejets atmosphériques 



iii) Incidences liées aux émissions sonores 

iv) Incidences liées au trafic 

v) Conclusion 
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2.-5.-3.- Inventaire des zones humides 

a) A proximité du site 





K
:\n

m
ai

ll
et

\A
K

U
O

 E
N

E
R

G
Y

 -
 N

O
V

IL
L

A
R

S 
(2

5)
\I

m
ag

es
\1

2 
- 

Z
on

e 
hu

m
id

e.
do

cx
 

So
ur

ce
 :

 C
ar

m
en

 



b)

 certains habitats 

caractéristiques de zone humide sont présents sur le site (Code Corine 

44.13 : saule blanc). 







2.-5.-4.- Trame verte et bleue 

a) Schéma Régional de Cohérence Ecologique 



2.-5.-5.- Inventaire faune-flore 



K
:\n

m
ai

ll
et

\A
K

U
O

 E
N

E
R

G
Y

 -
 N

O
V

IL
L

A
R

S 
(2

5)
\I

m
ag

es
\1

3 
- 

Z
on

e 
ét

ud
e 

fa
un

e 
fl

or
e.

do
cx

 



a) Concernant la flore et les habitats 

b) Concernant l’avifaune 



c) Concernant l’herpétofaune 



d) Concernant l’entomofaune 

Limenitis populi Minois dryas

Mecostethus parapleurus



e) Conclusion

floristique

faunistique

herpétofaune

entomofaune



2.-6.- MONUMENTS HISTORIQUES ET SITES PROTEGES 



soumettre le projet à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de 

France
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2.-7.- DONNEES METEOROLOGIQUES 

Classe de vitesse < 1,5 m/s de 1,5 à 4,5 m/s de 4,5 à 8 m/s > 8 m/s 
Fréquence des vents 





3.- EAUX ET SOLS

3.-1.- SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT 

3.-1.-1.- Contexte hydrologique 



N° de la masse 
d’eau 

Nom de la masse d’eau Type national 

Grand cours d’eau  
du Jura et des Pré-Alpes

Très petit cours d’eau des Côtes 
Calcaires Est

Qualité de l’eau de surface 

état chimique

état écologique

physico-chimique

biologique,

5 classes



Nom de la station de 
mesure 

Station
de

mesure 

Paramètres de la 
Qualité écologique 2012 

Qualité 
écologique

de la 
station 

Qualité 
écologique
de la masse 

d’eau 

Rappel de 
l’objectif 

du SDAGE Physico-
chimique

Biologique 

Nom de la masse 
d’eau 

Etat chimique en 2012 
Rappel de l’objectif du 

SDAGE 



Objectifs de qualité des eaux de surface 

Masse
d’eau 

Nom de la Masse 
d’eau 

Etat
global 

Etat
écologique 

Etat
chimique

Exemption

Objectif Objectif Objectif 
Motif de 

dérogation
Paramètre 
déclassant 

Faisabilité 
technique 

Morphologie 

Continuité 

Ichtyofaune 

Pesticides

Substances 
prioritaires
(HAP seuls) 

/ / 





Caractéristiques hydrauliques 

Rivière et 
localisation 

Bassin versant 

(km²) 

Module
interannuel 

(m3/s)

Débit d’étiage Débit de crue 

QMNA2

(m3/s)

QMNA5

(m3/s)

QJ10

(m3/s)

QJ50

(m3/s)

Débit 
instantané 
maximal 

(m3/s)

le 16/02/1990

Module : module interannuel moyen, obtenu en calculant la moyenne pondérée des 12 écoulements mensuels 

moyens. Données calculées sur 62 ans. 

QMNA2 et QMNA5 : débit mensuel minimal annuel sur une période de retour de deux ans (fréquence biennale) 

ou de cinq ans (fréquence quinquennale sèche). Données calculées sur 62 ans. 

QJ10 et QJ50 : débit de crue calculé sur la base des débits journaliers sur une période de retour de 10 ans 

(décennale) ou de cinquante ans (cinquantennale). Données calculées sur 59 ans.

Débits 

(m3/s)

Qsp 

(l/s/km²)

Lame

d’eau 

(mm)

Qsp : débits spécifiques 

# : valeur ‘estimée’ (mesurée ou reconstituée) que le gestionnaire juge incertaine  

A noter que la zone d’implantation du projet de la chaufferie CBN est 

située en zone inondable. Ce point est détaillé dans la partie Etude des 

Dangers - Risques externes (§ 1.3). 



Qualité piscicole 

Population stable 
ou évolution non 

connue 

Population en 
augmentation 

Population en 
régression

Population en voie 
de disparition ou 

disparue



3.-1.-2.- Contexte géologique 
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SONDAGE N°05031X0045/R159
PROFONDEUR DU SONDAGE : 12,2 m 

COORDONNEES LAMBERT II ETENDU : X = 887 450 m ; Y = 2 260 710 m

Profondeur (m) Lithologie Stratigraphie 

SONDAGE N°05031X0037/S
PROFONDEUR DU SONDAGE : 116,10 m 

UTILISATION DE LA RECONNAISSANCE : Eau
COORDONNEES LAMBERT II ETENDU : X = 886 650 m ; Y = 2 260 425 m 

Profondeur (m) Lithologie Stratigraphie 

SONDAGE N°05031X0031/T2
PROFONDEUR DU SONDAGE : 30 m 

UTILISATION DE LA RECONNAISSANCE : Canal
COORDONNEES LAMBERT II ETENDU : X = 886 650 m ; Y = 2 260 010 m 

Profondeur (m) Lithologie Stratigraphie 



3.-1.-3.- Contexte hydrogéologique 

a) Ressources aquifères 



b) Données sur la masse d’eaux souterraines 



Code de la 
masse
d’eau 

souterraine 

Nom de la 
masse
d’eau 

souterraine 

Type de 
masse
d’eau 

Superficie (km²) 
Trans-
districtTotale Affleurante 

Qualité de la nappe 



l’inversion de tendances

le bon état quantitatif

Nom de la masse d’eau Code ME 
Type de masse 

d’eau 

Etat actuel 

Chimique Station interrogée 



Objectif de qualité de la nappe 

Nom de la masse 
d’eau 

Code 
ME 

Type de masse 
d’eau 

Objectifs d’état retenus 

Global Quantitatif Chimique

c) Captages d’Alimentation en Eau Potable 

d) Autres captages 



3.-1.-4.- Sites potentiellement pollués à proximité 

Identifiant Nom Commune Activité Etat
Distance
au site  
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3.-1.-5.- Etat de pollution des sols 

Combustion de 

combustibles dans des installations d’une puissance thermique nominale totale 

égale ou supérieure à 50 MW



3.-2.- CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS 

3.-2.-1.- Alimentation et consommation en eau 

a) Consommation d’eau potable 

b) Consommation d’eau de forage 



Postes 
consommateurs1

Volumes 
horaires 

consommés 

Temps de 
fonctionnement 

annuel 

Flux annuels  
(en m3)

                                                



3.-2.-2.- Mode de collecte et de rejet 
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3.-2.-3.- Caractéristiques des rejets 

« Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux prélèvements et à la 

consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations 

classées soumises à autorisation, à l’exclusion : des chaudières, turbines et 

moteurs relevant de la rubrique 2910 de la nomenclature des installations 

classées. […] » 

a) Eaux usées sanitaires 



b) Eaux industrielles 

i) Eaux de purges de la chaudière et du groupe turbo alternateur 

ii) Eaux de purges du traitement d’eau 



iii) Eaux du nettoyage des sols 

c) Point de rejet des eaux usées industrielles et sanitaires 



PARAMETRES

VALEUR LIMITE D’EMISSION 

Arrêté ministériel du  
26 août 2013 



d) Eaux pluviales 



COEFFICIENT DE 

RUISSELEMENT

PLUIE MOYENNE 

ANNUELLE

(m3/an) 

Total 29 220 m3

PARAMETRES

VALEUR LIMITE D’EMISSION 

Arrêté ministériel du  
26 août 20132



PARAMETRES
Concentration
dans les rejets 

Volumes d’eau 
pluviaux collectés 

Flux annuels Flux journaliers 

PARAMETRES
Concentration
dans le rejet 

Volumes d’eau 
pluviaux collectés 

Flux annuels Flux journaliers 



3.-2.-4.- Performance des installations de traitement des eaux 

 Année 2011 Année 2007 

Paramètres 
Quantités 
entrantes 

kg.j-1

Quantités 
sortantes 

kg.j-1

Taux 
d’abattement 

%

Quantités 
entrantes 

kg.j-1

Quantités 
sortantes 

kg.j-1

Taux 
d’abattement 

%



3.-2.-5.- Surveillance des rejets 

PARAMETRES

FLUX JOURNALIERS AUTORISES

déclenchant une mesure journalière (kg/j) 

Arrêté ministériel du 26 août 2013 



PARAMETRES

FLUX JOURNALIERS AUTORISES

déclenchant une mesure journalière (kg/j) 

Arrêté ministériel du 26 août 2013 

3.-2.-6.- Pollutions accidentelles 



3.-3.- MESURES PREVENTIVES ET EVALUATION DE L’IMPACT 

3.-3.-1.- Concernant la consommation en eau 

a) Eau potable 

b) Eau brute 



3.-3.-2.- Concernant les rejets 

a) Eaux usées sanitaires 



b) Eaux industrielles 



3.-3.-3.- Concernant les déversements accidentels 



3.-3.-4.- Concernant les eaux d’extinction d’incendie 



3.-3.-5.- Concernant la compatibilité vis-à-vis du SDAGE 

a) Compatibilité qualitative 

DISPOSITIONS DU SDAGE CONCERNEES SITUATION DE LA CHAUFFERIE CBN 

OF 1 – PRIVILEGIER LA PREVENTION ET LES INTERVENTIONS A LA SOURCE POUR PLUS D’EFFICACITE

Afficher la prévention comme un objectif fondamental

Mieux anticiper

Rendre opérationnels les outils de la prévention

OF 2 – CONCRETISER LA MISE EN ŒUVRE DU PRINCIPE DE NON DEGRADATION DES MILIEUX AQUATIQUES

Prendre en compte la non dégradation lors de l’élaboration des projets et de l’évaluation de leur 
compatibilité avec le SDAGE 



DISPOSITIONS DU SDAGE CONCERNEES SITUATION DE LA CHAUFFERIE CBN 

Anticiper la non dégradation des milieux en améliorant la connaissance des impacts des aménagements 
et de l’utilisation de la ressource en eau et en développant ou renforçant la gestion durable à l’échelle 
des bassins versants 

OF 3 – INTEGRER LES DIMENSIONS SOCIALES ET ECONOMIQUES

DANS LA MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX

Mieux connaître et mieux appréhender les impacts économiques et sociaux 

Développer l’effet incitatif des outils économiques en confortant le principe pollueur-payeur 

Assurer un financement efficace et pérenne de la politique de l’eau 



DISPOSITIONS DU SDAGE CONCERNEES SITUATION DE LA CHAUFFERIE CBN 

OF4 – RENFORCER LA GESTION LOCALE DE L’EAU ET ASSURER LA COHERENCE

ENTRE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET GESTION DE L’EAU

Conforter la gouvernance locale dans le domaine de l’eau 

Renforcer l’efficacité de la gestion locale dans le domaine de l’eau 

Assurer la cohérence entre les projets eau et hors eau 

OF5 – LUTTER CONTRE LES POLLUTIONS, EN METTANT LA PRIORITE

SUR LES POLLUTIONS PAR LES SUBSTANCES DANGEREUSES ET LA PROTECTION DE LA SANTE

A Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle 

Renforcer la politique d’assainissement des communes 



DISPOSITIONS DU SDAGE CONCERNEES SITUATION DE LA CHAUFFERIE CBN 

Adapter les exigences de traitement aux spécificités et enjeux des territoires fragiles 

B Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques 

C Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses 

Améliorer la connaissance 

Réduire les émissions 

Sensibiliser et mobiliser les acteurs 

D
Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans les 
pratiques actuelles 



DISPOSITIONS DU SDAGE CONCERNEES SITUATION DE LA CHAUFFERIE CBN 

E Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine 

Engager des actions pour protéger la qualité de la ressource destinée à la consommation humaine 

Progresser dans la lutte contre les nouvelles pollutions chimiques 

6 – PRESERVER ET REDEVELOPPER LES FONCTIONNALITES NATURELLES

DES BASSINS ET DES MILIEUX AQUATIQUES

A
Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux 
aquatiques 

Agir sur l’espace de bon fonctionnement (EBF) et les boisements alluviaux 



DISPOSITIONS DU SDAGE CONCERNEES SITUATION DE LA CHAUFFERIE CBN 

Restaurer la continuité biologique et les flux sédimentaires 

Maîtriser les impacts des ouvrages pour ne pas dégrader le fonctionnement et l’état des milieux 
aquatiques 

B Prendre en compte, préserver et restaurer les zones humides 

Améliorer la connaissance et faire connaître les zones humides 

Préserver et gérer les zones humides 



DISPOSITIONS DU SDAGE CONCERNEES SITUATION DE LA CHAUFFERIE CBN 

C Intégrer la gestion des espèces faunistiques et floristiques dans les politiques de gestion de l’eau 

Développer la mise en œuvre d’actions locales de gestion des espèces 

Agir pour la préservation et la valorisation des espèces autochtones 

Lutter contre les espèces exotiques envahissantes 

OF7 – ATTEINDRE L’EQUILIBRE QUANTITATIF EN AMELIORANT

LE PARTAGE DE LA RESSOURCE EN EAU ET EN ANTICIPANT L’AVENIR

Mieux connaître l’état de la ressource 



DISPOSITIONS DU SDAGE CONCERNEES SITUATION DE LA CHAUFFERIE CBN 

Mettre en œuvre les actions de résorption des déséquilibres qui s’opposent à l’atteinte du bon état 

Prévoir pour assurer une gestion durable de la ressource 

OF8 – GERER LES RISQUES D’INONDATIONS EN TENANT COMPTE

DU FONCTIONNEMENT NATUREL DES COURS D’EAU

Réduire l’aléa 



DISPOSITIONS DU SDAGE CONCERNEES SITUATION DE LA CHAUFFERIE CBN 

Réduire la vulnérabilité 

Savoir mieux vivre avec le risque 

Connaître et planifier 

b) Compatibilité quantitative 



Etat initial

Paramètres 

Percentile 90 de 
la concentration 

observée  
dans le Doubs 

Station 0602770 
à Vaire-Arcier 

mg/l* 

QMNA5

du Doubs à 
Besançon 

Station
U2512010 

m3/s

F estimé 
kg/j

Concentration
relative au bon 
état du SDAGE 

mg/l 

F limite 
acceptable

kg/j

7 257,60 

8 467,20 

604,80 

362,88 

60 480,00 

604,80 

/

14 878,0 

241,92 

* sur année 2012 (annexe 7) 



Compatibilité du projet CBN : Qualité écologique

DBO5

Phosphore total : 

Azote global 

Paramètres 
F estimé 

kg/j
F ICPE 

kg/j
F total 

kg/j

F limite 
acceptable

kg/j
Compatibilité 

7 257,60 Oui 

/ 8 467,20 / 

/ 604,80 / 

/ 362,88 / 

/ 60 480,00 / 

/ 604,80 / 

/ / / 

14 878,0 Oui 

241,92 Oui 



3.-3.-6.- Compatibilité vis-à-vis du SAGE 



3.-4.- SITUATION PAR RAPPORT AUX MEILLEURES TECHNIQUES 

DISPONIBLES



4.- AIR

4.-1.- SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT 

4.-1.-1.- Données sur la qualité de l’air  

a) Contexte général



Commune 
Population 

totale 
Moins de 20 

ans (%) 
Entre 20 et   
60 ans (%) 

60 ans et 
plus (%) 

Station de mesure Type de station Paramètres mesurés Distance du site 

(Station ponctuelle) 



Paramètres 
analysés

Objectifs de qualité 
en µg/m3

Montfaucon Besançon - Planoise 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

NO2

PM10

PM2,5

O3



b) Emissions atmosphériques d’origine industrielle 

Commune Entreprise Activité
Données concernant certains 

polluants émis (en t/an)
Distance du 

site



4.-1.-2.- Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) Franche-Comté  



o

o

o



4.-1.-3.- Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) 



4.-2.- CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS 

4.-2.-1.- Nature et localisation des rejets 



4.-2.-2.- Caractéristiques des rejets 

a) Rejets de la chaudière 

i) Caractéristiques de la biomasse 

C% H% O% N% Cendres 

Hêtre 

Bouleau 

Frêne 

Peuplier

Pin

Orme 

Sapin  

Chêne 

                                                



ii) Composés rejetés 

Paramètres 
Exigences réglementaires 

Arrêté du 26 août 2013 

Exigences du BREF 

Grandes installations de 
combustion 



Paramètres 
Exigences réglementaires 

Arrêté du 26 août 2013 

Exigences du BREF 

Grandes installations de 
combustion 

(*) Cette VLE se fait sur demande au Préfet 
NA : non applicable 



iii) Caractéristiques du point de rejet 

Hauteur de rejet 

Débit de rejet  

Débit de rejet sec à 6% d’O2

Diamètre du conduit 

Température d’éjection des gaz 

Vitesse de rejet 

Temps de fonctionnement annuel 

Concentrations
réglementaires 

(mg/Nm3)

Concentrations
attendues 
(mg/Nm3)

Baisse par 
rapport à la 

réglementation
(%)

Flux attendus 
(t/an) 



Concentrations
réglementaires 

(mg/Nm3)

Concentrations
attendues 
(mg/Nm3)

Baisse par 
rapport à la 

réglementation
(%)

Flux attendus 
(t/an)

42 m



iv) Surveillance des rejets 

Surveillance des rejets de 
l’installation 



b) Gaz d’échappement 

c) Emissions de poussières liées à la circulation 

d) Emissions de poussières issues du broyeur 



4.-3.- MESURES PREVENTIVES ET EVALUATION DE L’IMPACT 



4.-4.- SITUATION PAR RAPPORT AUX MEILLEURES TECHNIQUES 

DISPONIBLES



5.- LES EFFETS SUR LE CLIMAT

données CITEPA – 2010



(Source : CITEPA sur 

www.citepa.org)



5.-1.- RECENSEMENT DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES DE LA CHAUFFERIE 

CBN A POUVOIR DE RECHAUFFEMENT 



5.-2.- MESURES PREVENTIVES ET EVALUATION DE L’IMPACT 



6.- ODEURS

6.-1.- SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT 

6.-1.-1.- Inventaire des sources d’odeur 

6.-1.-2.- Description des populations environnantes 

Commune 
Population 

totale 
Moins de 20 

ans (%) 
Entre 20 et   
60 ans (%) 

60 ans et 
plus (%) 

6.-2.- CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS 



7.- BRUIT

7.-1.- SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT 

7.-1.-1.- Nuisances sonores à proximité 



7.-1.-2.- Mesures acoustiques 



Point n°1 (ZER 1)

Point n°2 (LP2)

Point n°3 (ZER 3)

Point n°4 (LP4)

Point n°5 (ZER 5)

Point n°6 (ZER 6)

Point n°7 (LP7)

Point n°8 (LP8)

Point n°9 (LP9)

Point n°10 (LP10)



Date 
Point de  

Période Type de mesure 
Valeurs en dBA 

mesures LAeq L50 L90

LAeq : Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré 

L50 : Niveau atteint pendant 50 % de la période de mesure 

Les résultats sont arrondis à 0,5 dB(A) près 
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7.-2.- CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS 

7.-2.-1.- Inventaire des sources de bruit 



7.-2.-2.- Réglementation applicable 

Niveau de bruit ambiant 
existant dans les zones à 
émergence réglementée 

(incluant le bruit de 
l’établissement) 

Emergence admissible pour la 
période allant de 7 h à 22 h, 

sauf dimanches et jours fériés

Emergence admissible pour la 
période allant de 22 h à 7 h, 
ainsi que les dimanches et 

jours fériés

« l’arrêté préfectoral d’autorisation fixe, pour 

chacune des périodes de la journée (diurne et nocturne), les niveaux de bruit à 

ne pas dépasser en limites de propriété de l’établissement, déterminés de 

manière à assurer le respect des valeurs d’émergence admissibles. Les valeurs 

fixées par l’Arrêté d’autorisation ne peuvent excéder 70 dB(A) pour la période 

de jour (de 7 h à 22 h sauf les dimanches et les jours fériés) et 60 dB(A) pour la 

période de nuit (de 22 h à 7 h ainsi que les dimanches et les jours fériés), sauf si 

le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. »



7.-2.-3.- Simulation acoustique 
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En période de jour (07h – 22h) :

Récepteur 
LAeq

calculé
(en dB(A)) 

LAeq ou L50

résiduel
(en dB(A)) 

LAeq ou L50

ambiant 
CALCULE 
(en dB(A))

Niveaux 
sonores

admissibles
en limite de 

propriété (en 
dB(A)) 

Emergences 
acoustiques 

CALCULEES 
(en dB(A)) 

Emergences 
admissibles en 
ZER (dB(A)) 

R1 – ZER
R2

R3 – ZER
R4

R5 – ZER
R6 – ZER

R7
R7bis

R8
R9

R10



En période de nuit (22h – 07h) :

Récepteur 
LAeq

calculé
(en dB(A)) 

LAeq ou L50

résiduel
(en dB(A)) 

LAeq ou L50

ambiant 
CALCULE 
(en dB(A))

Niveaux 
sonores

admissibles
en limite de 

propriété (en 
dB(A)) 

Emergences 
acoustiques 

CALCULEES 
(en dB(A)) 

Emergences 
admissibles en 
ZER (dB(A)) 

R1 – ZER
R2

R3 – ZER
R4

R5 – ZER
R6 – ZER

R7
R7bis

R8 67,9
R9

R10
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7.-3.- MESURES PREVENTIVES ET EVALUATION DE L’IMPACT 



7.-4.- SITUATION PAR RAPPORT AUX MEILLEURES TECHNIQUES 

DISPONIBLES





8.- DECHETS

8.-1.- PRINCIPAUX DECHETS GENERES PAR L’ACTIVITE 

8.-1.-1.- Déchets de l’activité 
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8.-1.-2.- Résidus de combustion 



8.-2.- MESURES PREVENTIVES ET EVALUATION DE L’IMPACT 

8.-3.- SITUATION PAR RAPPORT AUX MEILLEURES TECHNIQUES 

DISPONIBLES



9.- TRAFIC

9.-1.- SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT 





de la RD 683 (La Malmaison) à 
Amagney 

856 par jour 
(2009) 

de la RD 683 à la RD 266 
(Vaire-le-Petit) 
2 799 par jour 

(2011) 

Roche-lez-beaupré centre 
11 385 par jour 

(2010) 

de la RD 683 (Chalèze) à la RD245 
(Vaire-Arcier) 
334 par jour 

(2006) 

de la RD 245 (Vaire-le-Grand) 
à Deluz 

1 886 par jour 
(2010) 

de la RD683 (Besançon) à la 
RD226A (Marchaux) 

6 223 par jour 
(2012) Canal du Rhin au Rhône 

(Ecluse de Deluz) 
692 

(2010) 

Ligne Besançon Viotte - Montbéliard 
901 000 voyages en TER 

(2011) 
8,9 trains de fret par jour 

(2010) 



9.-2.- TRAFIC GENERE PAR L’ACTIVITE 

                                                



Cendres sous foyer Cendres volantes 



Opérations 
Livraison de 

biomasse 

Enlèvement
des cendres 

volantes 

Enlèvement des 
cendres sous 

foyer 

Livraison de 
produits 

d’entretiens 
Trafic de 

poids lourds 
engendré 

Fréquence 

Axe routier  
RD 683 

Novillars – Roche-lez-beaupré 
RD 683 

Novillars à la RD 226 - Marchaux 
Tous véhicules Poids lourds Tous véhicules Poids lourds 

Soit une 
augmentation du 

trafic en % de 
0,37% 5,33% 0,69% 10,78% 

Soit une 
augmentation du 

trafic en % de 
0,43% 6,30% 0,78% 12,74% 



9.-3.- MESURES PREVENTIVES ET EVALUATION DE L’IMPACT 



10.- EMISSIONS LUMINEUSES

10.-1.- SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT 



K
:\n

m
ai

ll
et

\A
K

U
O

 E
N

E
R

G
Y

 -
 N

O
V

IL
L

A
R

S 
(2

5)
\I

m
ag

es
\2

4 
- 

Po
llu

tio
n 

lu
m

in
eu

se
.d

oc
x 

So
ur

ce
 :

 w
w

w
.a

ve
x-

as
so

.o
rg

2 
km

 

0 
à 

50
 é

to
il

es
 v

is
ib

le
s 

(h
or

s 
pl

an
èt

es
) 

se
lo

n 
le

s 
co

nd
it

io
ns

. P
ol

lu
tio

n 
lu

m
in

eu
se

 tr
ès

 p
ui

ss
an

te
 e

t o
m

ni
pr

és
en

te
. T

yp
iq

ue
 d

es
 tr

ès
 g

ra
nd

s 
ce

nt
re

s 
ur

ba
in

s 
et

 g
ra

nd
e 

m
ét

ro
po

le
 r

ég
io

na
le

 e
t n

at
io

na
le

. 

50
 à

 1
00

 é
to

il
es

 v
is

ib
le

s.
 L

es
 p

ri
nc

ip
al

es
 c

on
st

el
la

ti
on

s 
co

m
m

en
ce

nt
 à

 ê
tr

e 
re

co
nn

ai
ss

ab
le

s.
 

10
0 

à 
20

0 
ét

oi
le

s 
vi

si
bl

es
. L

es
 c

on
st

el
la

ti
on

s 
et

 q
ue

lq
ue

s 
ét

oi
le

s 
su

pp
lé

m
en

ta
ir

es
 a

pp
ar

ai
ss

en
t. 

A
u 

té
le

sc
op

e,
 c

er
ta

in
s 

M
es

si
er

s 
se

 la
is

se
nt

 a
pe

rc
ev

oi
r.

 

20
0 

à 
25

0 
ét

oi
le

s 
vi

si
bl

es
, d

an
s 

de
 b

on
ne

s 
co

nd
it

io
ns

. L
a 

po
ll

ut
io

n 
es

t o
m

ni
pr

és
en

te
, m

ai
s 

qu
el

qu
es

 c
oi

ns
 d

e 
ci

el
 p

lu
s 

no
ir

s 
ap

pa
ra

is
se

nt
 ; 

ty
pi

qu
em

en
t m

oy
en

ne
 b

an
li

eu
e.

 

25
0 

à 
50

0 
ét

oi
le

s 
vi

si
bl

es
. P

ol
lu

tio
n 

lu
m

in
eu

se
 e

nc
or

e 
fo

rt
e.

 L
a 

V
oi

e 
L

ac
té

e 
pe

ut
 a

pp
ar

aî
tr

e 
da

ns
 d

e 
tr

ès
 b

on
ne

s 
co

nd
it

io
ns

. C
er

ta
in

s 
M

es
si

er
s 

pa
rm

i l
es

 p
lu

s 
br

il
la

nt
s 

pe
uv

en
t ê

tr
e 

pe
rç

us
 à

 l’
œ

il
 n

u.
 

50
0 

à 
10

00
 é

to
il

es
 v

is
ib

le
s.

 G
ra

nd
e 

ba
nl

ie
ue

 tr
an

qu
il

le
, f

au
bo

ur
g 

de
s 

m
ét

ro
po

le
s.

 L
a 

V
oi

e 
L

ac
té

e 
es

t s
ou

ve
nt

 p
er

ce
pt

ib
le

, m
ai

s 
tr

ès
 s

en
si

bl
e 

en
co

re
 a

ux
 c

on
di

ti
on

s 
at

m
os

ph
ér

iq
ue

s 
; t

yp
iq

ue
m

en
t l

es
 h

al
os

 d
e 

po
ll

ut
io

n 
lu

m
in

eu
se

 o
cc

up
en

t q
u’

un
e 

pa
rt

ie
 d

u 
C

ie
l e

t m
on

te
nt

 à
 4

0 
-5

0°
 d

e 
ha

ut
eu

r.
 

10
00

 à
 1

80
0 

ét
oi

le
s 

vi
si

bl
es

. L
a 

V
oi

e 
L

ac
té

e 
es

t v
is

ib
le

 la
 p

lu
pa

rt
 d

u 
te

m
ps

 (
en

 f
on

ct
io

n 
de

s 
co

nd
it

io
ns

 c
li

m
at

iq
ue

s)
 m

ai
s 

sa
ns

 é
cl

at
s,

 e
ll

e 
se

 d
is

ti
ng

ue
 s

an
s 

pl
us

. 

18
00

 à
 3

00
0 

ét
oi

le
s 

vi
si

bl
es

. L
a 

V
oi

e 
L

ac
té

e 
se

 d
ét

ac
he

 a
ss

ez
 n

et
te

m
en

t, 
on

 c
om

m
en

ce
 à

 a
vo

ir
 la

 s
en

ti
on

s 
d’

un
 b

on
 c

ie
l, 

né
an

m
oi

ns
, d

es
 s

ou
rc

es
 é

pa
rs

es
 d

e 
po

ll
ut

io
n 

lu
m

in
eu

se
 s

ab
ot

en
t e

nc
or

e 
le

 c
ie

l i
ci

 e
t l

à.
 

30
00

à 
50

00
. B

on
 c

ie
l :

 la
 V

oi
e 

L
ac

té
e 

es
t p

ré
se

nt
e 

et
 a

ss
ez

 p
ui

ss
an

te
. L

es
 h

al
os

 lu
m

in
eu

x 
so

nt
 tr

ès
 lo

in
ta

in
s 

et
 d

is
pe

rs
és

, i
ls

 n
’a

ff
ec

te
nt

 p
as

 n
ot

oi
re

m
en

t l
a 

qu
al

it
é 

du
 c

ie
l. 

 +
 5

00
0 

ét
oi

le
s 

vi
si

bl
es

. P
lu

s 
de

 p
ro

bl
èm

es
 d

e 
po

ll
ut

io
n 

lu
m

in
eu

se
 d

éc
el

ab
le

 à
 la

 v
er

ti
ca

le
 s

ur
 la

 q
ua

li
té

 d
u 

ci
el

. L
a 

po
ll

ut
io

n 
lu

m
in

eu
se

 n
e 

se
 p

ro
pa

ge
pa

s 
au

 d
es

su
s 

de
 8

° 
su

r 
l’

ho
ri

zo
n.



10.-2.- CARACTERISTIQUES DES SOURCES LUMINEUSES 

10.-3.- MESURES PREVENTIVES ET EVALUATION DE L’IMPACT 



11.- UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE





12.- CONDITIONS PARTICULIERES D’EXPLOITATION



13.- INVESTISSEMENTS POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT



14.- PHASE CHANTIER

14.-1.- ORGANISATION DES TRAVAUX 

14.-2.- IMPACT DE LA PHASE CHANTIER SUR L’ENVIRONNEMENT ET 

MESURES DE PREVENTION 

14.-2.-1.- Impact sur les sols 

a) Topographie 



b) Terres excavées 



14.-2.-2.- Impact et mesures de prévention sur l’eau 

14.-2.-3.- Impact et mesures de prévention sur l’air 



14.-2.-4.- Impact et mesures de prévention sur le bruit 



14.-2.-5.- Impact et mesures de prévention sur les déchets 



14.-2.-6.- Impact et mesures préventives sur le trafic 



15.- CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE







16.- RECAPITULATIF DES IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT

 :
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17.- METHODOLOGIE DE L’ETUDE D’IMPACT ET DIFFICULTES RENCONTREES
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1.- EAU

1.-1.- SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT 

1.-1.-1.- Inventaire des sources de contamination existantes 
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1.-1.-2.- Description des populations environnantes 

Commune 
Population 

totale 
Moins de  

20 ans 
Entre 20 et    

60 ans 
60 ans et 

plus



1.-1.-3.- Localisation des lieux et milieux d’exposition des populations 

Nom de la station de 
mesure 

Station
de

mesure 

Paramètres de la 
Qualité écologique 2012 

Qualité 
écologique

de la 
station 

Qualité 
écologique
de la masse 

d’eau 
Physico-
chimique

Biologique 



o

o



1.-2.- IDENTIFICATION DES DANGERS LIES AUX INSTALLATIONS 

1.-2.-1.- Recensement des agents pouvant être émis dans l’environnement 

a) Fonctionnement normal 



b) Fonctionnement dégradé 



1.-2.-2.- Définition du volume d’émission des agents 

a) Eaux pluviales 

PARAMETRES
Concentration
dans les rejets 

Volumes d’eau 
collectés 

Flux annuels Flux journaliers 

* la valeur de concentration prise pour référence est celle données par l’arrêté du 02 février 1998 

b) Eaux domestiques 



c) Eaux industrielles 

Type d’eau Principaux paramètres Volume annuel 



1.-2.-3.- Critères de sélection des agents étudiés 

Organisme Classe Intitulé 





1.-2.-4.- Description des effets sanitaires des agents retenus 

1.-3.- EVALUATION DE L’EXPOSITION DES POPULATIONS 

1.-4.- EVALUATION DU RISQUE SANITAIRE 



2.- AIR

2.-1.- SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT 

2.-1.-1.- Inventaire des sources de contamination existantes 

Commune Entreprise Activité
Données concernant certains 

polluants émis (en t/an)
Distance du 

site

2.-1.-2.- Description des populations environnantes 

Commune 
Population 

totale 
Moins de 20 

ans (%) 
Entre 20 et   
60 ans (%) 

60 ans et 
plus (%) 



2.-1.-3.- Localisation des lieux et milieux d’exposition des populations 
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2.-2.- IDENTIFICATION DES DANGERS LIES AUX INSTALLATIONS 

2.-2.-1.- Recensement des agents pouvant être émis dans l’environnement 

a) Fonctionnement normal 



Au niveau de la combustion :

Au niveau de la source froide :



b) Fonctionnement dégradé 



2.-2.-2.- Définition du volume d’émission des agents 

INERIS 



Récapitulatif des hypothèses retenues dans le cadre du projet :

Type de source 
Débit  

(Nm3/h)*

Diamètre au 
débouché 

(m) 

Hauteur de 
cheminée 

(m) 

Vitesse 
d’éjection 

(m/s) 

* Le débit de fumées sec, ramené à 6% d’O2 sera de 116 000 Nm3/h.



Concentrations
réglementaires 

(mg/Nm3)

Concentrations
considérées pour 
l’évaluation du 
risque sanitaire 

(mg/Nm3)

Baisse par 
rapport à la 
réglementat

ion 
(%)

Flux maximum 
annuels émis par la 
chaufferie biomasse 

considérés pour 
l’évaluation du 
risque sanitaire 

(t/an) 



Remarque sur les COV :

Retenu
pour

l’étude

Acétaldéhyde 9, % 9,737%

Acroléine 0,  0, % 0,005%

Benzaldéhyde 0,02% 0,016%

Benzène 3 % 40,00%

Formaldéhyde 31% 50 ,00%

Phénols
totaux

0,  0, % 0,243%



Deux remarques sur les métaux :



Retenu
pour

l’étude
65,00% 

35,00% 



il ne sera en aucun cas brûlé de bois ayant 

pu être traité à l’aide d’insecticides, de produits de préservation du bois, de 

peintures, de colles, de vernis, de laques…



2.-2.-3.- Critères de sélection des agents étudiés 

Organisme Classe Intitulé 





a) Agents gazeux 

Substance émise Caractère cancérigène reporté 
Relation

dose / 
réponse

Flux 
total

rejeté 

Sélection selon 
la voie 

d’exposition :
O/N

Nom Symbole N°CAS
US-
EPA

(classe)

CIRC/OMS
/ IARC 

(groupe)

Union
Européenne 
(catégorie)

VTR par 
inhalation

t/an Inhalation 



b) Agents particulaires 
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Sur les HAP :

Sur les dioxines :

                                                



2.-2.-4.- Description des effets sanitaires des agents retenus 

a) Méthodologie de sélection des VTR 



b) Présentation des VTR retenues 

Agent Voie d’exposition Organes cibles 
Valeur Toxicologique de 

Référence retenue 

Ammoniaque

7664-41-7

Fluorure
d’hydrogène

7664-39-3

Chlorure
d’hydrogène

7647-01-0

Acétaldéhyde 

75-07-0



Agent Voie d’exposition Organes cibles 
Valeur Toxicologique de 

Référence retenue 

Acroléine 

107-02-8

Benzène

71-43-2

Formaldéhyde 

50-00-0

Phénols 

108-95-2

Benzo[a]pyrène

50-32-8

Naphtalène 

91-20-3



Agent Voie d’exposition Organes cibles 
Valeur Toxicologique de 

Référence retenue 

Dioxines

1746-01-6

Mercure

7439-97-6

Cadmium

7440-43-9
(US-EPA ; 1999)

Sélénium

7782-49-2



Agent Voie d’exposition Organes cibles 
Valeur Toxicologique de 

Référence retenue 

Arsenic

7440-38-2

(US EPA ; 1998)

(US EPA ; 1998)

Plomb

7439-92-1

(OEHHA ; 2002)

(OEHHA ; 2002)

Antimoine

7440-36-0

Cobalt

7440-48-4



Agent Voie d’exposition Organes cibles 
Valeur Toxicologique de 

Référence retenue 

Etain

7440-31-5

Cuivre

7440-50-8

Manganèse

7439-96-5

Nickel

7440-02-0
(OMS ; 2000)



Agent Voie d’exposition Organes cibles 
Valeur Toxicologique de 

Référence retenue 

Vanadium

7440-62-2

1314-62-1

Zinc

7440-66-6

Chrome III

16065-83-1

Chrome VI

18540-29-9

(US-EPA ; 1998)

(OEHHA ; 2009)



Agent Voie d’exposition Organes cibles Valeur Guide 

Poussières 

(PM10)

Dioxyde de 
soufre 

7446-09-5 

Oxydes d’azote 

10102-43-9 

10102-44-0 

Monoxyde de 
carbone 

630-08-0 



2.-3.- EVALUATION DE L’EXPOSITION DES POPULATIONS 

2.-3.-1.- Schéma conceptuel de l’exposition 





2.-3.-2.- Description de la nature et du devenir des agents retenus 







2.-3.-3.- Description des populations exposées 

Commune 
Etablissements 

de soins 

Etablissements 
de  personnes 

âgées 

Enseignements 
Primaires 

Enseignements 
Secondaires 

Crèches 



2.-3.-4.- Quantification de l’exposition 

a) Concentrations d’exposition par inhalation 



Récepteurs 
Codification du 

récepteur 
Coordonnées en 

km
Système de 
projection
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Récepteurs 

2,4 km 

12 

11 

13 

10 

Zones boisées 

Zones boisées 
Champs agricoles 

Champs agricoles 

Champs agricoles Zones boisées 

Zones habitées 

Zones habitées 

Commune de Gennes 

Zones habitées 

Zones habitées 

Pâtures 

Pâtures 

Pâtures 

Pâtures 

Zones boisées 

Zones habitées 

Zones boisées 

Zones boisées 





Récepteur
n°1

(habitation) 

Récepteur
n°10

(mairie)

Récepteur n°11 

(terrain de 
loisirs) 

Récepteur
n°12

(lieu de 
promenade) 

Récepteur n°13 

(Ecole de 
Gennes) 



Résultats de la dispersion 
atmosphérique  
(récepteur 1) 

Polluants 
Calcul de la concentration de 
chacun des COV (en Eq. C) Calcul de la 

concentration en 
COV équivalent 

(µg/m3)Nom 

Concentration
en moyenne 

annuelle 
(µg/m3)

Nom Symbole N° CAS
Part de 

chacun des 
COV 

Concentration
en moyenne 

annuelle 
(µg/m3)

9,737% 1,19E-01 

0,005% 4,77E-05 

40,000% 2,89E-01 

50,000% 8,34E-01 

0,243% 2,11E-03 

Résultats de la dispersion 
atmosphérique  
(récepteur 10) 

Polluants 
Calcul de la concentration de 
chacun des COV (en Eq. C) Calcul de la 

concentration en 
COV équivalent 

(µg/m3)Nom 

Concentration
en moyenne 

annuelle 
(µg/m3)

Nom Symbole N° CAS
Part de 

chacun des 
COV 

Concentration
en moyenne 

annuelle 
(µg/m3)

9,737% 8,41E-02 

0,005% 3,37E-05 

40,000% 2,04E-01 

50,000% 5,89E-01 

0,243% 1,49E-03 



Résultats de la dispersion 
atmosphérique  
(récepteur 11) 

Polluants 
Calcul de la concentration de 
chacun des COV (en Eq. C) Calcul de la 

concentration en 
COV équivalent 

(µg/m3)Nom 

Concentration
en moyenne 

annuelle 
(µg/m3)

Nom Symbole N° CAS
Part de 

chacun des 
COV 

Concentration
en moyenne 

annuelle 
(µg/m3)

9,737% 7,78E-02 

0,005% 3,12E-05 

40,000% 1,89E-01 

50,000% 5,45E-01 

0,243% 1,38E-03 

Résultats de la dispersion 
atmosphérique  
(récepteur 12) 

Polluants 
Calcul de la concentration de 
chacun des COV (en Eq. C) Calcul de la 

concentration en 
COV équivalent 

(µg/m3)Nom 

Concentration
en moyenne 

annuelle 
(µg/m3)

Nom Symbole N° CAS
Part de 

chacun des 
COV 

Concentration
en moyenne 

annuelle 
(µg/m3)

9,737% 3,70E-02 

0,005% 1,48E-05 

40,000% 8,97E-02 

50,000% 2,59E-01 

0,243% 6,56E-04 

Résultats de la dispersion 
atmosphérique  
(récepteur 13) 

Polluants 
Calcul de la concentration de 
chacun des COV (en Eq. C) Calcul de la 

concentration en 
COV équivalent 

(µg/m3)Nom 

Concentration
en moyenne 

annuelle 
(µg/m3)

Nom Symbole N° CAS
Part de 

chacun des 
COV 

Concentration
en moyenne 

annuelle 
(µg/m3)

9,737% 8,80E-02 

0,005% 3,52E-05 

40,000% 2,14E-01 

50,000% 6,16E-01 

0,243% 1,56E-03 



Acétaldéhyde : 

Acroléine : 

Benzène : 

Formaldéhyde : 

Phénols totaux : 



 Concentration Moyenne dans l’Air (CMA) en µg/m3

Agents Récepteur n°1 Récepteur n°10 Récepteur n°11 Récepteur n°12 Récepteur n°13 

« bilan de la qualité de l’air ; édition 2012 »

Polluants 

Stations de mesure (moyennes annuelles 2012 en µg/m3)
Objectifs de 

qualité de l’air 
(µg/m3)*

Besançon 
Planoise 

Besançon 
Victor 
Hugo

Besançon 
Mégevand 

Montfaucon 
Besançon 
Chailluz 

13 
41 

* selon l’article R.221-1du code de l’environnement 





2.-3.-5.- Définition des scenarios d’exposition pour les risques par inhalation 

a) Durée de fonctionnement de CBN 

NB sur la poursuite de l’activité de CBN au-delà de 20 ans.



b) Scenarios d’exposition retenus pour les risques par inhalation 



 Concernant les adultes :



Source : Insee, enquête Emploi du temps 2009-2010. 



Récepteur n°1 : 



Source : Environnement, Risques et Santé – Vol. 7, n°6, novembre-décembre 2008 

Récepteur n°10 : 

Récepteur n°11 : 

Récepteur n°12 : 



 Concernant les enfants :

Récepteur n°13 : 

                                                



Récepteur n°11 : 

Récepteur n°12 : 

Récepteur n°1 : 





C
on

ce
n

tr
at

io
n

 
m

oy
en

ne
 

an
n

ue
lle

 a
u

 

ré
ce

pt
eu

r 
n°

1 

µ
g/

m
3

(j
ar

d
in

 d
e 

l’
h

ab
it

at
io

n
)

T
em

ps
m

oy
en

 
an

n
ue

l 
d

’e
xp

os
it

io
n 

 

(m
in

/a
n

)

C
on

ce
n

tr
at

io
n

 
m

oy
en

ne
 

an
n

ue
lle

  

µ
g/

m
3

(i
n

té
ri

eu
r 

de
 

l’
h

ab
it

at
io

n
)

T
em

ps
m

oy
en

 
an

n
ue

l 
d

’e
xp

os
it

io
n 

(m
in

/a
n

)

C
on

ce
n

tr
at

io
n

 
m

oy
en

ne
 

an
n

ue
lle

 a
u

 

ré
ce

p
te

u
r 

n
°1

0 

µ
g/

m
3

(m
ai

ri
e 

– 
lie

u
 d

e 
tr

av
ai

l)
 

T
em

ps
m

oy
en

 
an

n
ue

l 
d

’e
xp

os
it

io
n 

(m
in

/a
n

)

C
on

ce
n

tr
at

io
n

 
m

oy
en

ne
 

an
n

ue
lle

 a
u

 

ré
ce

p
te

u
r 

n
°1

1 

(t
er

ra
in

 d
e 

lo
is

ir
s)

 

T
em

ps
m

oy
en

 
an

n
ue

l 
d

’e
xp

os
it

io
n 

(m
in

/a
n

)

C
on

ce
n

tr
at

io
n

 
m

oy
en

ne
 

an
n

ue
lle

 a
u

 

ré
ce

p
te

u
r 

n
°1

2

(l
ie

u
 d

e 
p

ro
m

en
ad

e)

T
em

ps
m

oy
en

 
an

n
ue

l 
d

’e
xp

os
it

io
n 

(m
in

/a
n

)

C
on

ce
n

tr
at

io
n

 
m

oy
en

ne
 

an
n

ue
ll

e 
po

nd
ér

ée
 

µ
g/

m
3



C
on

ce
n

tr
at

io
n

 
m

oy
en

ne
 

an
n

ue
lle

 a
u

 

ré
ce

pt
eu

r 
n°

1 

µ
g/

m
3

(j
ar

d
in

 d
e 

l’
h

ab
it

at
io

n
)

T
em

ps
m

oy
en

 
an

n
ue

l 
d

’e
xp

os
it

io
n 

 

(m
in

/a
n

)

C
on

ce
n

tr
at

io
n

 
m

oy
en

ne
 

an
n

ue
lle

  

µ
g/

m
3

(i
n

té
ri

eu
r 

de
 

l’
h

ab
it

at
io

n
)

T
em

ps
m

oy
en

 
an

n
ue

l 
d

’e
xp

os
it

io
n 

(m
in

/a
n

)

C
on

ce
n

tr
at

io
n

 
m

oy
en

ne
 

an
n

ue
lle

 a
u

 

ré
ce

p
te

u
r 

n
°1

0 

µ
g/

m
3

(m
ai

ri
e 

– 
lie

u
 d

e 
tr

av
ai

l)
 

T
em

ps
m

oy
en

 
an

n
ue

l 
d

’e
xp

os
it

io
n 

(m
in

/a
n

)

C
on

ce
n

tr
at

io
n

 
m

oy
en

ne
 

an
n

ue
lle

 a
u

 

ré
ce

p
te

u
r 

n
°1

1 

(t
er

ra
in

 d
e 

lo
is

ir
s)

 

T
em

ps
m

oy
en

 
an

n
ue

l 
d

’e
xp

os
it

io
n 

(m
in

/a
n

)

C
on

ce
n

tr
at

io
n

 
m

oy
en

ne
 

an
n

ue
lle

 a
u

 

ré
ce

p
te

u
r 

n
°1

2

(l
ie

u
 d

e 
p

ro
m

en
ad

e)

T
em

ps
m

oy
en

 
an

n
ue

l 
d

’e
xp

os
it

io
n 

(m
in

/a
n

)

C
on

ce
n

tr
at

io
n

 
m

oy
en

ne
 

an
n

ue
ll

e 
po

nd
ér

ée
 

µ
g/

m
3



C
on

ce
n

tr
at

io
n

 
m

oy
en

ne
 

an
n

ue
lle

 a
u

 

ré
ce

pt
eu

r 
n°

1 

µ
g/

m
3

(j
ar

d
in

 d
e 

l’
h

ab
it

at
io

n
)

T
em

ps
m

oy
en

 
an

n
ue

l 
d

’e
xp

os
it

io
n 

 

(m
in

/a
n

)

C
on

ce
n

tr
at

io
n

 
m

oy
en

ne
 

an
n

ue
lle

  

µ
g/

m
3

(i
n

té
ri

eu
r 

de
 

l’
h

ab
it

at
io

n
)

T
em

ps
m

oy
en

 
an

n
ue

l 
d

’e
xp

os
it

io
n 

(m
in

/a
n

)

C
on

ce
n

tr
at

io
n

 
m

oy
en

ne
 

an
n

ue
lle

 a
u

 

ré
ce

p
te

u
r 

n
°1

3 

µ
g/

m
3

(E
co

le
) 

T
em

ps
m

oy
en

 
an

n
ue

l 
d

’e
xp

os
it

io
n 

(m
in

/a
n

)

C
on

ce
n

tr
at

io
n

 
m

oy
en

ne
 

an
n

ue
lle

 a
u

 

ré
ce

p
te

u
r 

n
°1

1 

(t
er

ra
in

 d
e 

lo
is

ir
s)

 

T
em

ps
m

oy
en

 
an

n
ue

l 
d

’e
xp

os
it

io
n 

(m
in

/a
n

)

C
on

ce
n

tr
at

io
n

 
m

oy
en

ne
 

an
n

ue
lle

 a
u

 

ré
ce

p
te

u
r 

n
°1

2

(l
ie

u
 d

e 
p

ro
m

en
ad

e)

T
em

ps
m

oy
en

 
an

n
ue

l 
d

’e
xp

os
it

io
n 

(m
in

/a
n

)

C
on

ce
n

tr
at

io
n

 
m

oy
en

ne
 

an
n

ue
ll

e 
po

nd
ér

ée
 

µ
g/

m
3



C
on

ce
n

tr
at

io
n

 
m

oy
en

ne
 

an
n

ue
lle

 a
u

 

ré
ce

pt
eu

r 
n°

1 

µ
g/

m
3

(j
ar

d
in

 d
e 

l’
h

ab
it

at
io

n
)

T
em

ps
m

oy
en

 
an

n
ue

l 
d

’e
xp

os
it

io
n 

 

(m
in

/a
n

)

C
on

ce
n

tr
at

io
n

 
m

oy
en

ne
 

an
n

ue
lle

  

µ
g/

m
3

(i
n

té
ri

eu
r 

de
 

l’
h

ab
it

at
io

n
)

T
em

ps
m

oy
en

 
an

n
ue

l 
d

’e
xp

os
it

io
n 

(m
in

/a
n

)

C
on

ce
n

tr
at

io
n

 
m

oy
en

ne
 

an
n

ue
lle

 a
u

 

ré
ce

p
te

u
r 

n
°1

3 

µ
g/

m
3

(E
co

le
) 

T
em

ps
m

oy
en

 
an

n
ue

l 
d

’e
xp

os
it

io
n 

(m
in

/a
n

)

C
on

ce
n

tr
at

io
n

 
m

oy
en

ne
 

an
n

ue
lle

 a
u

 

ré
ce

p
te

u
r 

n
°1

1 

(t
er

ra
in

 d
e 

lo
is

ir
s)

 

T
em

ps
m

oy
en

 
an

n
ue

l 
d

’e
xp

os
it

io
n 

(m
in

/a
n

)

C
on

ce
n

tr
at

io
n

 
m

oy
en

ne
 

an
n

ue
lle

 a
u

 

ré
ce

p
te

u
r 

n
°1

2

(l
ie

u
 d

e 
p

ro
m

en
ad

e)

T
em

ps
m

oy
en

 
an

n
ue

l 
d

’e
xp

os
it

io
n 

(m
in

/a
n

)

C
on

ce
n

tr
at

io
n

 
m

oy
en

ne
 

an
n

ue
ll

e 
po

nd
ér

ée
 

µ
g/

m
3



2.-3.-6.- Evaluation de l’exposition par ingestion 

a) Prise en compte de l’historique 

b) Contribution de CBN 







Valeurs au niveau du récepteur n°1 

Polluants Dépôt sec Dépôt humide Dépôts totaux 

Nom µg/m²/s µg/m²/s µg/m²/s



Valeurs au niveau du récepteur n°1 

Polluants Dépôt sec Dépôt humide Dépôts totaux 

Nom µg/m²/s µg/m²/s µg/m²/s



Au sujet de la durée prise en compte pour les calculs :

Paramètres 

Concentration
mesurée à partir de 

la bibliographie* 

Concentration
calculée

(sol surfacique) 

Part de pollution
attribuable au site 

dans les sols 

mg/kg de sol mg/kg de sol % 



Paramètres 

Concentration
mesurée à partir de 

la bibliographie* 

Concentration
calculée

(sol surfacique) 

Part de pollution
attribuable au site 

dans les sols 

mg/kg de sol mg/kg de sol % 

Source : IPCS OMS, 1998 (pour un site non pollué) 
Dioxines : BRGM – Dioxines/ furanes dans les sols français : second état des lieux – données 
pour des zones urbaines/ industrielles n’ayant pas connu de fonctionnement d’un incinérateur 
au-delà de 10 ans. 
Métaux : contamination des sols par les éléments traces : Risques et gestion – août 1998 
Base de données GISSOL 



DDAE NOVILLARS - CBN 

KALIÈS – KA13.08.003 Page 322 

2.-4.- EVALUATION DU RISQUE SANITAIRE 

2.-4.-1.- Evaluation du risque non cancérigène 

Pour les polluants à seuil, il s’agit de comparer l’exposition attribuable à 

l’installation à la Valeur Toxicologique de Référence (VTR) publiée dans la 

littérature. Il est ainsi calculé un Indice de Risque qui est le rapport entre les 

estimations d’apports journaliers en polluant et la VTR. 

Dans le cas d’un scénario par inhalation, l’exposition attribuable à l’installation 

correspond à la Concentration Moyenne dans l’Air ambiant (CMA) dans 

l’environnement de la substance étudiée (issue des résultats de la dispersion 

atmosphérique). L’Indice de Risque par inhalation (IRi) se calcule ainsi : 

IRi = (CMA/VTR) * F 

avec  F : Fréquence d’exposition de la cible considérée (nombre annuel 

d’heures ou de jours d’exposition ramené au nombre total annuel d’heures 

ou de jours) 

Dans la présente étude sanitaire, nous quantifierons l’impact pour le scénario 

d’exposition des enfants présentant les concentrations moyennes dans l’air les 

plus élevées (scénario d’exposition présenté au §2.3.5 b). 

Dans le cas d’un scénario par ingestion (ingestion de sol et d’aliments 

contaminés), l’exposition attribuable à l’installation correspond à la Dose 

Moyenne Journalière (DMJ) de la substance étudiée. L’Indice de Risque par 

voie orale (IRo) se calcule ainsi : 

IRo = (DMJ/VTR) * F  

Les calculs seront effectués au droit du récepteur 1. 

Les valeurs d’Indice de Risque (IR) sont présentées séparément pour chaque 

substance dans les tableaux suivants. Pour chacune d’elle, l’impact sanitaire de 

l’installation peut être considéré comme non préoccupant en termes d’effets 

chroniques si la valeur d’indice de risque est inférieure à 1. 





Polluants Organe cible 
Concentrations maximales relevées au niveau 

des récepteurs (en µg/m3)

Nom Symbole N° CAS Inhalation 
Résultat de la 

dispersion 
Valeur Guide 

Les concentrations modélisées pour les polluants ne disposant pas de VTR 

sont inférieures aux valeurs guides
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2.-4.-2.- Evaluation du risque cancérigène 

a) Par inhalation

Dans le cas d’un scénario par inhalation,



ERI sur 20 ans 
d’exposition 

4,95E-06 

b) Par ingestion

Dans le cas d’un scénario par ingestion,



ERI sur 30 ans 
d’exposition 

TOTAL 1,83E-07 



2.-4.-1.- Evaluation globale du risque sanitaire 

a) Risque cancérigène 

Polluants ERI 

ERI TOTAL 5,14E-06 

Malgré les hypothèses sécuritaires considérées, l’impact sanitaire des 

installations du site CBN peut être considéré comme non préoccupant en 

termes d’effets cancérigènes à l’encontre des populations environnantes. 



b) Risques systémiques 

L’impact sanitaire du site CBN peut être considéré comme non significatif 

en termes d’effets chroniques à l’encontre des populations environnantes. 



3.- BRUIT

3.-1.- SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT 

3.-1.-1.- Recensement des sources de bruit environnantes 

3.-1.-2.- Localisation des lieux d’exposition des populations 



3.-2.- IDENTIFICATION DES DANGERS LIES AUX INSTALLATIONS 

3.-2.-1.- Recensement des sources de bruit 

3.-2.-2.- Description des effets sanitaires liés au bruit 



Sources sonores Intensité en dB(A) 







3.-3.- EVALUATION DE L’EXPOSITION DES POPULATIONS 

3.-3.-1.- Description des scénarios d’exposition des populations 

3.-3.-2.- Description des populations exposées 



3.-4.- EVALUATION DU RISQUE SANITAIRE 





4.- DECHETS

4.-1.- SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT 



4.-2.- IDENTIFICATION DES DANGERS LIES AUX INSTALLATIONS 

4.-2.-1.- Recensement des déchets générés 

4.-2.-2.- Critères de sélection des déchets étudiés 



Déchet généré 
Caractère 

nocif
Possibilité de 
contact direct 

Possibilité 
d’envols 

Possibilité de 
ruissellement

Tonnage 
annuel 

Sélection

Chiffons souillés 0,05 t/an 

Emballages
souillés 

0,2 t/an 

Boues du 
séparateur à 

hydrocarbures
0,05 t/an 

Déchets de type 
ménagers

Non
déterminé 

Ferrailles 0,1 t/an 

Huiles et graisses 
usagées

0,1 t/an 

DIB : bois, 
papiers et cartons 

1 t/an 

Déchets 
organiques

1 t/an 

Manches filtrantes 0,05 t/an 

Piles et batteries 
Non

déterminé 

4.-2.-3.- Description des effets sanitaires des déchets retenus 



4.-3.- EVALUATION DE L’EXPOSITION DES POPULATIONS 

4.-3.-1.- Description des scénarios d’exposition des populations 

4.-3.-2.- Description des populations exposées 

4.-4.- EVALUATION DU RISQUE SANITAIRE 



5.- INCERTITUDES

5.-1.- INCERTITUDES MAJORANTES 



5.-2.- INCERTITUDES MINORANTES 



5.-3.- INCERTITUDES SANS CONNAISSANCE DE L’INFLUENCE 



6.- EVALUATION GLOBALE DU RISQUE SANITAIRE
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7.- METHODOLOGIE DU VOLET SANITAIRE DE L’ETUDE D’IMPACT
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Le Corps de texte de l’EDD

Modélisation des phénomènes 
dangereux 

APR

Corps
de texte de l’EDD

APR

Corps de texte de l’EDD

APR

Le Corps de texte de l’EDD
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1.- IDENTIFICATION DES DANGERS ET EVALUATION DES RISQUES

1.-1.- ANALYSE DES INCIDENTS ET ACCIDENTS PASSES 

1.-1.-1.- Description des incidents et accidents survenus sur des installations 

comparables 
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a) Accidents issus du secteur d’activité 

Phénomènes dangereux 
Nombre 

de cas 
Part des 
incidents

TOTAL 11 100% 

Causes 
Nombre 

de cas 
Part des 
incidents

TOTAL 11 100% 
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Principales conséquences 
Nombre 

de cas 
Part des 
incidents

TOTAL 11 100% 

b) Accidents impliquant les moteurs de cogénération 

c) Accidents impliquant les chaudières au bois 
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Phénomènes dangereux 
Nombre 

de cas 
Part des 
incidents

TOTAL 22 100% 

Causes
Nombre 

de cas 
Part des 
incidents

TOTAL 22 100% 
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Conséquences 
Nombre 

de cas 
Part des 
incidents

TOTAL 22 100% 

d) Accidents impliquant le stockage de bois 
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Phénomènes dangereux 
Nombre 

de cas 
Part des 
incidents

TOTAL 68 100% 

Principales conséquences 
Nombre 

de cas 
Part des 
incidents

TOTAL 68 100% 

Causes 
Nombre 

de cas 
Part des 
incidents

TOTAL 68 100% 
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1.-1.-2.- Enseignements tirés 

Retour d’expérience 
Eléments mis en place par la chaufferie 

CBN 
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Retour d’expérience 
Eléments mis en place par la chaufferie 

CBN 
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1.-2.- RISQUES INTERNES 

1.-2.-1.- Dangers et risques liés aux produits 

a) Description générique du bois stocké sur site 

 Plaquettes Grumes 
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b) Complément sur les plaquettes produites 
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c) Complément sur la technologie de stockage retenue pour les plaquettes 
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d) Risques liés au stockage de bois sur site

i) Complément sur les risques liés aux atmosphères explosive (stockage 

de plaquettes) 
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ii) Compléments sur les risques liés à la fermentation anaérobie 

(stockage de plaquettes) 

BIOMASSE

Etude de 

l'évolution des caractéristiques physico-chimiques des plaquettes 

forestières en fonction des modalités de stockage et de séchage ; 

Johann Ast de l’université de Nancy 
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e) Liquides Inflammables 

Caractéristiques Fioul domestique 

H226 - Liquide et vapeurs inflammables 
H304 - Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires 
H315 - Provoque une irritation cutanée 
H332 - Nocif par inhalation 
H351 - Susceptible de provoquer le cancer 
H373 - Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou 
d’une exposition prolongée 
H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme 
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f) Synthèse du recensement des produits dangereux 
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1.-2.-2.- Dangers et risques liés aux installations 

a) Définition des accidents majeurs 

« un événement tel 

qu’une émission, un incendie ou une explosion d’importance majeure 

résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l’exploitation, 

entraînant pour les intérêts visés au L.511-1(*) du code de l’Environnement, 

des conséquences graves, immédiates ou différées, et faisant intervenir une 

ou plusieurs substances ou des préparations dangereuses »

b) Présentation de la démarche 
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c) Cotations des scénarios étudiés 
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Grille de cotation en gravité 
(Basée sur les conséquences humaines à l’extérieur du site considéré) 

Niveau de gravité des 
conséquences 

Zone délimitée par le 
seuil des effets létaux 

significatifs 

Zone délimitée par le 
seuil des effets létaux 

Zone délimitée par le 
seuil des effets 
irréversibles 

sur la vie humaine 

D

C

I

S

M
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« la cinétique de déroulement d’un accident 

est qualifiée de lente, dans son contexte, si elle permet la mise en œuvre de 

mesures de sécurité suffisantes, dans le cadre d’un plan d’urgence externe, 

pour protéger les personnes exposées à l’extérieur des installations objet du 

plan d’urgence avant qu’elles ne soient atteintes par les effets du phénomène 

dangereux »

d) Exclusions

e) Synthèse de l’analyse préliminaire des risques 
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le site ne sera pas à l’origine d’un 

accident majeur potentiel

i) Caractérisation de la cinétique au sens de l’arrêté du 29 septembre 

2005 

ii) Caractérisation de la probabilité des phénomènes dangereux étudiés 

Classe de probabilité E D C B A 

Probabilité d’occurrence 

A : Evènement courant 

B : Evènement probable 

C : Evènement improbable 

D : Evènement très improbable 

E : Evènement possible mais extrêmement peu probable 
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Classe de fréquence Traduction qualitative Traduction quantitative 

Grille basée sur le rapport INERIS – Programme EAT – DRA 34 – Opération j –  Intégration de la dimension probabiliste 
dans l’analyse des risques – Partie 2 : Données quantifiées – 2006 et sur le rapport INERIS - Programme EAT-DRA 71-
Opération C2.1 :Estimation des aspects probabilistes - Fiches pratiques : Intégration de la probabilité dans les études de 

dangers - 2008 
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Evènements initiateurs 
identifiés dans l’APR 

Fréquence d’occurrence  
Classe de fréquence 

d’occurrence retenue 

Assimilable à une erreur opératoire liée au travail par 
point chaud, malgré la nécessité de permis de feu 

Rapport INERIS DRA 41 – Juin 2004 – Appui 
technique pour la mise en œuvre des PPRT – Note de 

réflexion sur l’estimation de la probabilité des 
scénarios d’accidents dans le cadre des PPRT

Défaillance électrique : défaillance d’un système 
statique (court-circuit, câble électrique) 

Cahier n°13 de l’UIC - 1998

Erreur opératoire 
Rapport INERIS DRA 41 – Juin 2004 – Appui 

technique pour la mise en œuvre des PPRT – Note de 
réflexion sur l’estimation de la probabilité des 
scénarios d’accidents dans le cadre des PPRT

[Rapport INERIS DRA 41 – Juin 2004]

ICSI 
Evènements initiateurs 
identifiés dans l’APR 

Taux de défaillance à l’heure 
Classe de fréquence 

d’occurrence retenue 

EIReDA 

EIReDA 

EIReDA
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N° de scénario 
APR 

Type d’accident 
Classe de 
fréquence 

Probabilité 
d’occurrence 
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N° de scénario 
APR 

Type d’accident 
Classe de 
fréquence 

Probabilité 
d’occurrence 

N° de 
scénario 

Type d’accident 
Probabilité 

d’occurrence 
Mesures de maitrise des 

risques 

Probabilité 
d’occurrence du 

phénomène 
dangereux
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N° de 
scénario 

Type d’accident 
Probabilité 

d’occurrence 
Mesures de maitrise des 

risques 

Probabilité 
d’occurrence du 

phénomène 
dangereux
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iii) Caractérisation de la gravité des phénomènes dangereux au sens de 

l’arrêté du 29 septembre 2005 
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1.-2.-3.- Interventions des entreprises extérieures 

1.-2.-4.- Circulation sur le site 
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1.-3.- RISQUES EXTERNES 

1.-3.-1.- Dangers liés aux activités extérieures à l’établissement  

a) Installations voisines 
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b) Circulation

i) Routière

ii) Aérienne 
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iii) Ferroviaire 
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F = 3,2 / 365 / 30 000 / 15 000  1,95E-11 accident / an / km de voie 

ferrée / train 

F’ = F * 220 * 365 * 0,5  7,8E-7 / an 
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F = 2 / 365 / 30 000 / 15 000  1,22E-11 accidents / an / km de voie 

ferrée / train de matières dangereuses 

F’ = F * 220 * 365 * 0,5  4,9E-7 / an 

iv) Fluviale / Maritime 

Type de 
marchandises 

Produits 
agricoles 

Minerais, 
déchets 
pour la 

métallurgie 

Produits 
métallurgiques 

Minéraux
bruts, 

matériaux de 
construction 

Engrais 
Machines, 
véhicules 

transaction 

Tonnage  
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F = 112 accidents / 15 ans x 4/100 / 41 000 km = 7,3E-6 accidents/ 

km /an 

F’ = F * 0,5  3,65E-6 accidents / an 
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c) Malveillance
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1.-3.-2.- Dangers liés aux éléments naturels 

a) Foudre

Bâtiment zone à protéger Niveau de protection 
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b) Météorologie et précipitations 
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c) Inondations par débordement de cours d’eau 
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DDAE
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i) Compléments sur les mesures prises par CBN pour faire face au 

risque inondation en phase chantier 
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ii) Compléments sur les mesures prises par CBN pour faire face au 

risque inondation en phase d’exploitation 
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DDAE
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d) Inondations par remontées de nappes 
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e) Retrait-gonflement des argiles 
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f) Risque sismique 

Année Localisation épicentrale 
Région ou pays de 

l’épicentre 

Intensité 
épicentrale 

(échelle MSK) 

Intensité dans 
la commune 

(échelle MSK) 

Intensité Effets ressentis 
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1.-4.- SYNTHESE DES DANGERS ET DES RISQUES SUR LE SITE 

etour d’expérience

produits stockés

analyse préliminaire des risques

risques extérieurs

infrastructures de transport



risques naturels

risque sismique

risque lié à la foudre



2.- EXAMEN DETAILLE DES ACCIDENTS MAJEURS POTENTIELS

3.- JUSTIFICATION DES MESURES ORGANISATIONNELLES ET TECHNIQUES

3.-1.- ORGANISATION DE LA SECURITE 

3.-1.-1.- Formation et qualification du personnel 



3.-1.-2.- Consignes générales de sécurité 



3.-1.-3.- Plan de prévention 

3.-1.-4.- Plan d’évacuation 

3.-1.-5.- Plan d’opération interne 



3.-1.-6.- Vérifications périodiques 

EQUIPEMENT/INSTALLATION/SYSTEME PERIODICITE DU CONTROLE OU DE LA VERIFICATION



3.-2.- MOYENS DE PROTECTION 

3.-2.-1.- Dispositions constructives 

a) Gros œuvre 

Plancher Ossature Charpente Toiture Façades 
Murs 

séparatifs 

Equipement
chaudière

Bâtiment turbine 

Bâtiment de 
broyage 

Bâtiment 
d’extraction des 

plaquettes 

Hangar de 
stockage des 

cendres 



Plancher Ossature Charpente Toiture Façades 
Murs 

séparatifs 

Vestiaires accolés 
à l’extracteur de 

plaquettes 

Bâtiment 
administratif 

Local dénox / 
locaux 

électriques / 
compresseurs / 
installation de 

traitement d’eau 

Local 
d’échantillonnage 



b) Protection contre les pollutions accidentelles 



c) Dispositifs de désenfumage 

Pourcentage de 
désenfumage 

Types de 
commandes 

Bâtiment turbine 

Bâtiment d’extraction des 
plaquettes 

« Les locaux de plus de 300 m² situés en rez-de-chaussée et 

en étage, les locaux de plus de 100 m² aveugles et ceux situés en sous-sol 

ainsi que tous les escaliers comportent un dispositif de désenfumage naturel 

ou mécanique. »

« Les dispositifs de désenfumage naturel sont constitués en 

partie haute et en partie basse d’une ou plusieurs ouvertures communiquant 

avec l’extérieur, en vue de l’évacuation des fumées et l’amenée d’air. 

La surface totale des sections d’évacuation des fumées est supérieure au 

centième de la superficie du local desservi avec un minimum de un mètre 

carré. Il en est de même pour celle des amenées d’air. 

Chaque dispositif d’ouverture du dispositif de désenfumage est aisément 

manœuvrable à partir du plancher. » 

d) Issues de secours 



e) Accès pompiers 

f) Matériels électriques 



3.-2.-2.- Systèmes de détection et d’alarme 

a) Détections



b) Transmission d’alerte 



3.-3.- MOYENS D’INTERVENTION 

3.-3.-1.- Moyens humains 

3.-3.-2.- Moyens fixes d’intervention 

a) Extincteurs 



b) RIA 

c) Dispositifs d’extinction incendie 



d) Besoins en eaux d’extinction d’incendie 



e) Confinement des eaux d’extinction d’incendie 

3.-3.-3.- Moyens externes 



3.-4.- PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES 





4.- INVESTISSEMENTS POUR LA SECURITE
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1.-3.- FORMATIONS 



2.- ELEMENTS GENERAUX DES CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL

2.-1.- INSTALLATIONS SANITAIRES 

2.-2.- RESTAURATION 

2.-3.- AMBIANCE PHYSIQUE 

2.-3.-1.- Chauffage

2.-3.-2.- Eclairage

2.-3.-3.- Bruit 



2.-4.- SUIVI MEDICAL 



3.- SECURITE

3.-1.- MOYENS DE SECOURS EN CAS D’ACCIDENT 
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AU 1/ 500 

ANNEXE 3 ANALYSE DE LA MTD RELATIVE AUX GRANDES 
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