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CC Sarrebourg 

Moselle Sud

CA de Chaumont CC du Sundgau

TAILLE EPCI, population, répartition, nombre de  logements

Nombre de communes 76 64 64

Nombre d’habitants 45 923 45 938 47. 552

Evolution 2011/2016 - 2,7% - 2% - 0,3%

part de la population de la plus grande commune de l’EPCI 27% 49% 12%

Nombre de ménages 19 665 21 495 19 900

Evolution 2011/2016 + 2% +1,2% +2,2%

Nombre de logements  25 534 24 717 22 452

Evolution 2011/2016 + 4,4% + 0,78% +3 ,8%

CARACTERISTIQUE du parc de LOGEMENTS

% de Résidences principales 76,7% 87% 89%

% de logements vacants 9,3% 9,3% 9%

Evolution 2011- 2016 +0,4 points -0,6 points +1,3 points

% de Résidences secondaires 14% 3,6% 2%

% Propriétaires occupants 70,6% 56,5% 76,2%

% Locataires 26,9% 41% 25,5%

% Locataires parc social 3% 23,4% 4%

% Habitat individuel 72,2% 64,6% 77,6%

% Appartements 27,1% 35,2% 22,4%

% de logements construits avant 1971 49,4% 54,1% 39,1%

% de logements construits entre 70-90 19,7% 26,5% 14%

% de logements construits après 1990 23,6% 16,4% 34,7%

CARACTERISTIQUES de la POPULATION

Evolution pop° (INSEE 2011 – 2016)

Taux d’évolution annuel du solde naturel (INSEE 2011- 2016) - 0,56% - 0,41% - 0,06%

(INSEE 2006-2011) +  0,38% - 0,64% + 0,65%

Taux d’évolution annuel solde migratoire (INSEE 2011- 2016) - 0,45% - 0,64% - 0,20%

INSEE 2006-2011 +  0, 20% - 0,42% + 0,27%

Indice Vieillissement (INSEE 2016) 96 101 80

Evolution 2011 - 2016 +16 points + 14 points + 12 points

Revenu Médian/ UC en 2015 20 002 20 082 26 242 

Rapport interdécile 2,8 2,9 3,5

Taux de pauvreté 2015 12,7% 13% 7,1%

Taux de pauvreté des locataires 2015 27% 26,1% 18,4%

Taux de pauvreté des propriétaires 2015 7,6% 5,2% 5%

% de familles monoparentales 2016 9,2% 8,4% 9,9%

% de ménages isolés > 75 ans  2016 37,4% 42,1% 37,4%

Annexe 1   
Un premier portrait du territoire et une analyse comparative

Un premier portrait du territoire, complété par une analyse comparative avec d’autres 
territoires, permet de porter l’argumentation.
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Approche en régie ou avec l’appui d’un bureau d’étude ? 

Comment mener cette approche croisée du marché local de l’habitat et de la caractérisation du parc bâti ? Ma collectivité a-t-elle plutôt intérêt à porter les phases 1 à 3 de la démarche
Rénov’Act en régie, en mobilisant ses moyens et compétences en interne ? Que peut apporter une approche par un bureau d’études ? Plusieurs critères vont influencer ce choix :
disponibilité ou non des moyens humains en interne, ambition plus ou moins grande donnée à la feuille de route, disponibilité de travaux antérieurs mobilisables…
Que ce soit en régie ou avec l’appui d’un BE, la démarche croise, dans une 1ère phase commune, une approche quantitative et une approche qualitative pour caractériser le territoire, ses
habitants, le parc résidentiel et les principales composantes du marché local de l’habitat. Cette approche proposée par questionnements successifs permettra de caractériser le contexte
territorial, ses habitants, le parc bâti résidentiel, le fonctionnement du marché de l’habitat sur ses différents segments et d’analyser l’impact des politiques locales.
L’appui d’un bureau d’études permet d’approfondir en s’appuyant sur un logiciel agrégeant plusieurs bases de données avec une caractérisation fine et détaillée du parc résidentiel par type
de bâtis alors que l’approche en régie permettra d’appréhender les principaux déterminants impactant la rénovation.

Approche quantitative : caractériser le contexte territorial et les déterminants qui impactent le marché local de l’habitat et les enjeux de rénovation 
à partir d’une série de questionnements, d’un ensemble d’indicateurs stratégiques et accessibles en open data

Approche qualitative : interview d’une dizaine d’acteurs clés de l’habitat et de la rénovation
Repérage sur le terrain des différents secteurs paysagers et configurations urbaines et identification d’initiatives inspirantes

Analyse croisée des principaux déterminants impactant l’enjeu de rénovation 
et permettant de repérer des secteurs potentiellement à enjeux : analyse par 
type de parc (public/ privé PO et PB/ Copropriétés) ancienneté du bâti, taux de 

vacance élevé, type d’occupation et revenus de ses occupants  

Caractérisation fine de la typologie  du parc résidentiel
Proposition de scenari de rénovation 

Repérage des secteurs à enjeux

+

Analyse partagée des enjeux du marché local et des enjeux de rénovation

Co-construction de la feuille de route (plan d’actions et gouvernance) 

Avec l’appui d’un bureau d’études
En régie

En régie ou avec l’appui d’un bureau d’études

En régie ou avec l’appui d’un bureau d’études
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Principales sources documentaires mobilisées Inventaire des bases de données disponibles en open-data

Emploi
•OREF Tableau de bord du bassin d’emploi de Chaumont (Chiffres clés), décembre 
2018
•CESER Grand Est – Situation des 31 Zones d’emploi – 2017
Dynamiques territoriales et socio-économiques
•INSEE, dossier Grand Est n°8, Un réseau de villes moyennes fortement structurant 
pour la région, avril 2018
•INSEE, Dossier n°4, Les dynamiques socioéconomiques du Grand Est dans son 
environnement régional et transfrontalier, décembre 2016
•INSEE Analyses Grand Est n°121, La déprise démographique touche la moitié du 
territoire du Grand Est, octobre 2020
•SGARE Grand Est – Etude action Villes moyennes du Grand Est, avril 2018
Aménagement du territoire – Planification
•Documents du SRADDET Grand Est
•SCOT (PADD..)/ PCAET
•Document des Pays – projet d’actions
•PLH / PLUI-H/ PLUI..
Habitat – revitalisation centre ville
•OPAH RU
•Projet de renouvellement urbain
• Programme « Action Cœur de ville »
• Programme 

• Recensement de la population (logements, population, emploi), INSEE 2008-2013-
2018

• MAJIC, DGFiP 2017
• Adresse Premium, IGN 2018
• BD Topo, IGN 2018
• Fichier localisé fiscal et social, INSEE 2013
• Enquête emploi en continu, INSEE 2014
• Données statistiques de la région Grand Est fournies par la DREAL 

http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/donnees-et-cartes-
r44.html

• Base de données sur le logement social (RPLS)
• Base de données sur la vacance (LOVAC)
• Base de données sur les constructions neuves (Sitadel – CGDD)
• Base de données sur le volume de transactions dans l’ancien et les prix moyens au 

m² (Perval sur demande auprès de la DREAL)
• Portraits de la précarité énergétique (Observatoire régional de la précarité 

énergétique

Annexe 3 
Capitaliser les ressources existantes : bibliographie indicative

Cette bibliographie peut ensuite être réorganisée dans un tableau pour capitaliser au mieux les informations essentielles utiles à mobiliser tout 
au long de la démarche 

http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/donnees-et-cartes-r44.html
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Caractérisation du parc bâti : en régie / avec bureau d’étude (1/2)

Cette annexe porte  sur une approche différenciée de la caractérisation du parc bâti selon un travail de collecte et d’analyse des données réalisé en régie ou avec un appui en 
ingénierie externe avec une présentation d’une «version de base» de la caractérisation du parc bâti (a priori en régie) et d’une «version poussée» ( a priori avec l’appui d’un 
bureau d’étude). 

CARACTERISATION du PARC BATI – VERSION DE BASE (approche en régie)
1) Etat des lieux de la consommation énergétique et émissions de GES du parc résidentiel
Plusieurs outils et bases de données en open data permettent d’avoir une première connaissance des grandes caractéristiques du parc bâti résidentiel et des facteurs influant 
sur la rénovation énergétique des logements. 
Secteur résidentiel : Consommation d’énergie finale, émissions GES, facture énergétique
L’observatoire « Climat Air Energie » du Grand Est permet d’avoir à différentes échelles et donc par EPCI une quantification de la consommation énergétique finale du bâti 
résidentiel, des émissions de GES et du poids du secteur résidentiel dans la facture énergétique globale d’un territoire. 

2) principaux déterminants impactant l’enjeu de rénovation du parc bâti
Plusieurs études réalisées au niveau national ont permis d’identifier les facteurs prépondérants qui impactent la performance énergétique des logements permettant ainsi de 
cibler quelques indicateurs :
L’ancienneté du bâti: les logements construits avant la fin des années 80 ressortent comme les plus énergivores, notamment ceux datant de l’après-guerre, avant les premières 
réglementations thermique - Indicateurs : Part de bâti datant d’entre 1946 à 1986
Le taux de vacance : les logements restant longtemps vacants sont souvent dans un état ancien ou dégradé
la surface : un logement de petite taille (T1/ T3) consommera plus au m² qu’un logement de grande taille
la localisation géographique : la part des logements énergivores est plus élevée dans les régions connaissant une plus grande rigueur climatique (zone de montagne par 
exemple)
le type de bâti prédominant individuel ou collectif : une maison individuelle étant globalement plus énergivore qu’un appartement
son statut d’occupation : le parc public avec plus de logements collectifs  dotés d’un chauffage collectif  ressort comme moins énergivore que le parc privé, les locataires aux 
revenus les plus modestes du parc privé se retrouvant les plus exposés au risque de précarité énergétique
le poids du chauffage dans les dépenses énergétiques et le mode de chauffage : le chauffage représente près de 70% des dépenses énergétiques liées au logement. Un mode de 
chauffage peu performant et lié aux combustibles fossiles impactera fortement la facture énergétique. 
(…)
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(…)
Les données de l’INSEE et d’autres bases (RPLS, Filocom) permettent de caractériser le parc bâti à l’échelle communale et intercommunale et ainsi de dresser un
premier état des lieux des indicateurs listés plus haut. Des outils cartographiques automatisés tels que l’observatoire de l’ANCT ou de l’INSEE permettent aussi de
visualiser par exemple à différentes échelles le poids du bâti ancien ou du parc privé à l’échelle d’un EPCI.

Repérage de secteurs à enjeux :
La cartographie sur un territoire donné des secteurs présentant un taux élevé de logements anciens et vacants, des territoires exposés au risque de précarité
énergétique lié au logement permettent de repérer de premiers gisements de logements potentiellement énergivores et représentant des secteurs à enjeux.
Une approche affinée de la structure du parc, de son statut (public/privé) et de son occupation permettront ensuite d’affiner les clés d’entrée pour orienter
l’élaboration d’une stratégie de rénovation énergétique. Les stratégies d’intervention pour dynamiser la rénovation énergétique des logements dépendent en effet
des stratégies des différents acteurs maitres d’ouvrages, porteurs des projets de rénovation : bailleurs sociaux, propriétaires occupants, propriétaires bailleurs,
locataires, copropriétés.
Une visite de terrain in situ avec les experts locaux permet, comme dans la « version poussée », d’affiner, secteur par secteur, les constats issus des données
statistiques.
L’appui d’un bureau d’études spécialisé peut permettre d’aller plus loin, en consacrant un temps complémentaire à :
- Estimer la facture énergétique du territoire liée au logement et son évolution (voir le guide et l’annexe dédiée)
- Expliciter une typologie du parc bâti des logements, avec datation, mode d’occupation, matériaux constructifs principaux.
- Proposer des scénarios de rénovation par type de bâti

Grâce à l’utilisation de données issues des bases MAJIC/ BD Ortho et à l’aide d’outils
de modélisation et de cartographie, le bureau d’études sera également en capacité de
fournir :
- Un repérage de la répartition des typologies bâties commune par commune
- Un repérage de ces typologies à l’échelle infra-communal (échelle du bâti), qui

permet de détecter des quartiers homogènes, et peut permettre d’y envisager des
actions ciblés en fonction de la typologie bâtie dominante.

L’exactitude et la complétude des données disponibles ne permettent cependant pas
de couvrir tout le parc de logement (seulement environ 70%), ce qui peut induire des
biais statistiques importants. Cette méthode ne dispense donc pas de l’étude in situ
avec les experts locaux déjà décrite dans la « version de base ».

Annexe 4 
Caractérisation du parc bâti : en régie / avec bureau d’étude (2/2)
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Grille de questionnements, indicateurs, bases de données  (1/4)   

Questions structurantes Indicateurs Pas de temps Echelles de territoire Sources des données Commentaires

1. Sur quel territoire vivent les habitants ?

Positionnement de l’EPCI au sein de l’espace régional Eloignement des métropoles 2019 EPCI/ Région Portrait foncier 2019 – DREAL Gd Est

Attractivité résidentielle Evolution de la  tache urbaine

Evolution du solde migratoire

1990-2014 Commune/ EPCI/ Region Portrait foncier 2019 – DREAL Gd Est

RP Insee – Outil carto ANCT

Organisation de l’armature urbaine Centralités et bourgs relais

Niveau de centre d’équipement des communes 

2015 à 2020

2019

EPCI/ Pays

Commune/ EPCI

SCOT/ PLH

INRAE-CESAER, ANCT 2021

Capitalisation de données dans documents 

existants

I.1 Quelles sont les dynamiques démographiques observées ?

Evolution de la population Taux évolution pop°/ an 2007-2012-2017 Commune/ EPCI/ région RP INSEE – Outil cartographique  ANCT Données déclaratives 

Evolution de la population due à la natalité Taux évolution solde naturel/ an 2007-2012-2017 Commune/ EPCI/ région RP INSEE – Outil cartographique  ANCT 

Evolution de la population due aux entrées/ sorties Taux évolution solde migratoire/ an 2007-2012-2017 Commune/ EPCI/ région RP INSEE – Outil cartographique  ANCT 

Evolution des ménages Evolution du nombre de ménages 2007-2017 Commune/ EPCI/ région RP INSEE –Outil cartographique INSEE

Vieillissement de la population Indice de vieillissement 2007-2012-2017 Commune/ EPCI/ région RP INSEE – Outil cartographique  ANCT 

I.2 Quelles sont les dynamiques d’emploi ?

Pôles d’emploi et évolution de l’emploi Nombre d’emplois au  lieu de travail

Evolution du nombre d’emplois

2008-2013-2018 Commune/ EPCI/ Zone

d’emploi/ région

OREF Gd Est /

DREETS

Attractivité bassin d’emploi % actifs travaillant hors ZE

Indice de concentration d’emploi

2018

2008-2013-2018

Zone d’emploi/ Dept/ Région OREF Gd Est

RP INSEE – Outil carto ANCT

Evolution du chômage Taux chômage BIT

Taux de chômage localisé et annualisé

2022

2020

Zone d’emploi/ Dpt/ région OREF Gd Est

Outil carto ANCT

Différentes bases de données peuvent être exploitées pour décrire l’organisation d’un territoire, la population, le parc de logements et appréhender les différents segments du marché de l’habitat.
Suivant la question posée et l’objectif recherché, il  est nécessaire de bien identifier les données dont on a besoin et de choisir les indicateurs pertinents pour quantifier  et suivre les phénomènes 
analysés. Vous trouverez dans le tableaux ci-dessous les séries de questionnements ayant guidé l’analyse, les principaux indicateurs retenus, les pas de temps et échelles de territoires, les sources des 
données et éventuels commentaires ou précautions d’usage à prendre en considération. 
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Questions structurantes Indicateurs Pas de temps Echelles de territoire Sources des données Commentaires

2. Qui sont les habitants ? Quelles sont les fragilités de la population ?

Revenus des ménages Médiane revenu disponible/uc 2018 Commune/ EPCI/ Dpt/ région INSEE - Folosofi Secrétisation pour moins de 100 personnes

Catégories socio-professionnelles % selon les différentes CSP 2018 Zone d’emploi OREF Gd Est

Evolution des Structures familiales

Ménages isolés
Familles sans enfants
Familles avec enfants

Familles monoparentales

% de ménages isolés

% de familles sans enfants

2007-2012-2017 Commune/ EPCI/ Dpt/ Région RP Insee – Dossier complet

Carto ANCT 

Ménages exposes au risque de 

précarité énergétique

Taux de ménages vulnérables

dont % de femmes

dont %  de + 60 ans

dont % / seuil pauvreté

Dont % de propriétaires occupants (PO)

dont % de PO chauffés au fuel

2015 EPCI/ Dpt/ Région Atmo Gd Est – Observatoire régional 

Précarité énergétique

Périodicité des publications à vérifier

3. Dans quels logements vivent les habitants ? 

Structure du parc résidentiel et 

évolution

Nombre de logements

% Résidences principales

% Résidences secondaires

% Logements vacants

% Maisons/ Habitat collectif

2007-2012-2017 Commune/EPCI/ Dpt/ Région RP INSEE - Outil ANCT

RP INSEE – Dossier complet

Caractérisation de la vacance Volume Logts vacants

% Logts vacants > 1 an

% Logts vacants > 2 ans

2018

2008-2013-2018

Commune/EPCI/ Dpt/ Région RP INSEE – Outil carto ANCT

Filocom 2017 – DREAL Grand Est

Approche structurelle de la vacance

Tendance à une surestimation de la vacance

Annexe 5 
Grille de questionnements, indicateurs, bases de données  (2/4)   
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Questions structurantes Indicateurs Pas de temps Echelles de territoire Sources des données Commentaires

3. Dans quels logements vivent les habitants ? 

Comment caractériser les parcs publics et privés ?

Caractéristiques du parc privé Volume et % de logements privé / RP

% de bâti par période de construction et type d’habitat 

% de PO et % de Locataires

Modes de chauffage en % selon Habitat individuel et Logts collectifs

2007-2012-2017 Commune/ EPCI/Dpt/ Région RP INSEE – Outil ANCT 

RP INSEE 

Caractéristiques du parc public Volume de logements et % du parc HLM/ parc résidentiel

% de logts sociaux / RP

Ancienneté du parc/ % de parc bâti  par période de construction

Etiquettes Energétiques et % de passoires énergétiques 

2019 Commune/ EPCI/Dpt/ Region RPLS – DREAL Grand Est Données en open data sur le site de la DREAL 

Grand Est

Quelles sont les fragilités du parc résidentiel ?

Parc potentiellement indigne Nombre de logts PPI

% PPI / RP

2015 Commune/ EPCI/Dpt/ Région Inventaire PPI –

Infocentre ANAH

Données accessibles sur demande auprès de la 

DREAL

Copropriétés potentiellement 

fragiles

Volume et évolution du nombre de copropriétés

Typologie et % de Copro selon leur taille et leur période de construction

Taux de copropriétés  fragiles

2017 Commune/ EPCI/Dpt/ Région Pac Copro – DREAL Gd 

Est

Registre des 

copropriétés

Inventaire encore incomplet

Période de construction selon le 

type d’habitat individuel ou collectif

% de maisons/ appartements construit avant 1919

% de maisons/appartements  construits entre 1919 et 1946

% de maisons/appartements  construits entre 1946 et 19471

% de maisons/appartements  construits entre 1919 et 1990 

2018-2013-2018 Commune/ EPCI/Dpt/ Région RP INSEE Ces périodes de construction correspondent aux 

types de bâti  étant encore majoritairement peu 

aux normes de la 1ere règlementation thermique

Passoires énergétiques % de logements dont le DPE relève des étiquettes  F,G ? 2020

2021

EPCI/ Dept/ région Ademe/ 

SDES

Base de données en évolution suite à la mise en 

place d’un nouveau DPE en juillet 2021

Combustible utilisé selon le statut 

d’occupation  et le type d’habitat

% de PO utilisant le fioul/ gaz/ électricité/autres 2010 Arrondissement/ commune INSEE RP 2010 Combustible utilisé selon le statut d’occupation  

et le type d’habitat

Annexe 5 
Grille de questionnements, indicateurs, bases de données  (3/4)   
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Questions structurantes Indicateurs Pas de temps Echelles de territoire Sources des données Commentaires

4. Comment fonctionne le marché local de l’habitat sur ses différents segments ? 

Dynamique de la construction neuve Indice de construction          2008-2013-2018 Commune/EPCI/ Dept/ 

Région

Sitadel – Outil carto ANCT

Complémentarité Marché locatif parc 

public/privé

Loyer moyen en €/ m² en HLM

Loyer moyen en €/m²parc privé

Taux de mobilité dans le parc public

2019 EPCI/Dpt/ Région RPLS/ Perval

Dynamique du marché immobilier dans 

l’ancien

Volume et évolution des transactions immobilières

Prix moyen de vente pour une maison

Prix moyen de vente d’un appartement 

2015 à 2019 EPCI/ Dept/ PERVAL

Statistiques immobilières 

notariales

Données sur demande auprès de la DREAL

Dynamique du marché locatif privé Loyer moyen de mise en location

Typologie des logements 

DPE et % de passoires énergétiques

2020-2021 Commune/ EPCI Panel d’annonces

immobilières

Analyse qualitative d’un panel d’annonces

5. Quel est l’impact des politiques locales de rénovation ?

Dynamiques locales de rénovation/ 

programme engagé (OPAH/ SARE…)

Volume et évolution de dossiers traités/programme

% de dossiers traités pour 1000 habitants

2018-2020 EPCI/ Dept/ région Infocentre ANAH

Service France Renov

Typologie des travaux engagés % de projets de rénovation reposant sur un  monogeste

% de projets reposant sur un bouquet d’au moins 2 types de  travaux

% de travaux reposant sur un changement d’équipement de chauffage

2018-2020 EPCI/ Dept/ région Infocentre ANAH 

Gain énergétique % d’économie d’énergie attendu  après travaux/ opération/programme

% d’économie d’énergie réel constaté après travaux

2018-2020 EPCI/ Dept/ région Infocentre ANAH

OPAH

Gain énergétique attendu a comparer avec 

niveau de référence régional 

Gain réel encore très peu mesuré

Retombées économiques Montant  annuel des travaux engagés pour la rénovation des logements

Part des aides  publiques

Nombre d’emplois créés par an dans les métiers de la rénovation 

2018-2020 EPCI/ Dept/ région Infocentre ANAH

A préciser

A mettre en place avec les acteurs de 

l’emploi et de la filière rénovation

Facture énergétique du parc résidentiel Evolution de la facture énergétique

Evolution des émissions de GES du secteur résidentiel

Evolution des consommations énergétiques du secteur résidentiel

2020 EPCI/ Dept/ région Observatoire Climat 

Energie Atmo gd Est

Nouvelle donnée accessible en open data 

depuis 2020

Annexe 5 
Grille de questionnements, indicateurs, bases de données  (4/4)   
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exemple de diagnostic-spot (1/28)

Sur quel territoire vivent les habitants ? 

Cette annexe présente in extenso le 
diagnostic-spot réalisé pour la CA 

Chaumont et partagé lors de 
l’atelier «Enjeux et défis à relever ».
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exemple de diagnostic-spot (2/28)

Sur quel territoire vivent les habitants ? 

Cette annexe présente in extenso le 
diagnostic-spot réalisé pour la CA 

Chaumont et partagé lors de 
l’atelier «Enjeux et défis à relever ».
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exemple de diagnostic-spot (3/28)

Sur quel territoire vivent les habitants ? 

Cette annexe présente in extenso le 
diagnostic-spot réalisé pour la CA 

Chaumont et partagé lors de 
l’atelier «Enjeux et défis à relever ».
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exemple de diagnostic-spot (4/28)

Sur quel territoire vivent les habitants ? 

Cette annexe présente in extenso le 
diagnostic-spot réalisé pour la CA 

Chaumont et partagé lors de 
l’atelier «Enjeux et défis à relever ».
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exemple de diagnostic-spot (5/28)

Sur quel territoire vivent les habitants ? 

Cette annexe présente in extenso le 
diagnostic-spot réalisé pour la CA 

Chaumont et partagé lors de 
l’atelier «Enjeux et défis à relever ».
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exemple de diagnostic-spot (6/28)

Sur quel territoire vivent les habitants ? 

Cette annexe présente in extenso le 
diagnostic-spot réalisé pour la CA 

Chaumont et partagé lors de 
l’atelier «Enjeux et défis à relever ».
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exemple de diagnostic-spot (7/28)

Sur quel territoire vivent les habitants ? 

Cette annexe présente in extenso le 
diagnostic-spot réalisé pour la CA 

Chaumont et partagé lors de 
l’atelier «Enjeux et défis à relever ».
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exemple de diagnostic-spot (8/28)

Qui sont les habitants ? 

Cette annexe présente in extenso le 
diagnostic-spot réalisé pour la CA 

Chaumont et partagé lors de 
l’atelier «Enjeux et défis à relever ».
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exemple de diagnostic-spot (9/28)

Qui sont les habitants ? 

Cette annexe présente in extenso le 
diagnostic-spot réalisé pour la CA 

Chaumont et partagé lors de 
l’atelier «Enjeux et défis à relever ».
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exemple de diagnostic-spot (10/28)

Qui sont les habitants ? 

Cette annexe présente in extenso le 
diagnostic-spot réalisé pour la CA 

Chaumont et partagé lors de 
l’atelier «Enjeux et défis à relever ».
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exemple de diagnostic-spot (11/28)

Qui sont les habitants ? 

Cette annexe présente in extenso le 
diagnostic-spot réalisé pour la CA 

Chaumont et partagé lors de 
l’atelier «Enjeux et défis à relever ».



GRAND EST RÉNOV'ACT Annexe 6
exemple de diagnostic-spot (12/28)

Qui sont les habitants ? 

Cette annexe présente in extenso le 
diagnostic-spot réalisé pour la CA 

Chaumont et partagé lors de 
l’atelier «Enjeux et défis à relever ».
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exemple de diagnostic-spot (13/28)

Dans quels logements vivent les habitants ? 

Cette annexe présente in extenso le 
diagnostic-spot réalisé pour la CA 

Chaumont et partagé lors de 
l’atelier «Enjeux et défis à relever ».



GRAND EST RÉNOV'ACT Annexe 6
exemple de diagnostic-spot (14/28)

Cette annexe présente in extenso le 
diagnostic-spot réalisé pour la CA 

Chaumont et partagé lors de 
l’atelier «Enjeux et défis à relever ». Dans quels logements vivent les habitants ? 



GRAND EST RÉNOV'ACT

Dans quels logements vivent les habitants ? 

Annexe 6
exemple de diagnostic-spot (15/28)

Cette annexe présente in extenso le 
diagnostic-spot réalisé pour la CA 

Chaumont et partagé lors de 
l’atelier «Enjeux et défis à relever ».
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Dans quels logements vivent les habitants ? 

Annexe 6
exemple de diagnostic-spot (16/28)

Cette annexe présente in extenso le 
diagnostic-spot réalisé pour la CA 

Chaumont et partagé lors de 
l’atelier «Enjeux et défis à relever ».
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Dans quels logements vivent les habitants ? 

Annexe 6
exemple de diagnostic-spot (17/28)

Cette annexe présente in extenso le 
diagnostic-spot réalisé pour la CA 

Chaumont et partagé lors de 
l’atelier «Enjeux et défis à relever ».
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Dans quels logements vivent les habitants ? 

Annexe 6
exemple de diagnostic-spot (18/28)

Cette annexe présente in extenso le 
diagnostic-spot réalisé pour la CA 

Chaumont et partagé lors de 
l’atelier «Enjeux et défis à relever ».
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Dans quels logements vivent les habitants ? 

Annexe 6
exemple de diagnostic-spot (19/28)

Cette annexe présente in extenso le 
diagnostic-spot réalisé pour la CA 

Chaumont et partagé lors de 
l’atelier «Enjeux et défis à relever ».
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Dans quels logements vivent les habitants ? 

Annexe 6
exemple de diagnostic-spot (20/28)

Cette annexe présente in extenso le 
diagnostic-spot réalisé pour la CA 

Chaumont et partagé lors de 
l’atelier «Enjeux et défis à relever ».
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Dans quels logements vivent les habitants ? 

Annexe 6
exemple de diagnostic-spot (21/28)

Cette annexe présente in extenso le 
diagnostic-spot réalisé pour la CA 

Chaumont et partagé lors de 
l’atelier «Enjeux et défis à relever ».
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Comment fonctionne le marché local de 
l’habitat sur ses différents segments ? 

Annexe 6
exemple de diagnostic-spot (22/28)

Cette annexe présente in extenso le 
diagnostic-spot réalisé pour la CA 

Chaumont et partagé lors de 
l’atelier «Enjeux et défis à relever ».
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Comment fonctionne le marché local de 
l’habitat sur ses différents segments ? 

Annexe 6
exemple de diagnostic-spot (23/28)

Cette annexe présente in extenso le 
diagnostic-spot réalisé pour la CA 

Chaumont et partagé lors de 
l’atelier «Enjeux et défis à relever ».
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Comment fonctionne le marché local de 
l’habitat sur ses différents segments ? 

Annexe 6
exemple de diagnostic-spot (24/28)

Cette annexe présente in extenso le 
diagnostic-spot réalisé pour la CA 

Chaumont et partagé lors de 
l’atelier «Enjeux et défis à relever ».
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Comment fonctionne le marché local de 
l’habitat sur ses différents segments ? 

Annexe 6
exemple de diagnostic-spot (25/28)

Cette annexe présente in extenso le 
diagnostic-spot réalisé pour la CA 

Chaumont et partagé lors de 
l’atelier «Enjeux et défis à relever ».
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Comment fonctionne le marché local de 
l’habitat sur ses différents segments ? 

Annexe 6
exemple de diagnostic-spot (26/28)

Cette annexe présente in extenso le 
diagnostic-spot réalisé pour la CA 

Chaumont et partagé lors de 
l’atelier «Enjeux et défis à relever ».



GRAND EST RÉNOV'ACT

Comment fonctionne le marché local de 
l’habitat sur ses différents segments ? 

Annexe 6
exemple de diagnostic-spot (27/28)

Cette annexe présente in extenso le 
diagnostic-spot réalisé pour la CA 

Chaumont et partagé lors de 
l’atelier «Enjeux et défis à relever ».
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Comment fonctionne le marché local de 
l’habitat sur ses différents segments ? 

Annexe 6
exemple de diagnostic-spot (28/28)

Cette annexe présente in extenso le 
diagnostic-spot réalisé pour la CA 

Chaumont et partagé lors de 
l’atelier «Enjeux et défis à relever ».
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Elaboration des fiches typologiques du parc bâti (1/4)

Les fiches typologiques doivent présenter de
manière synthétique (1 à 4 pages) les principales
informations pour la mise en place d’une stratégie
de rénovation sur les bâtiments.

* La fiche typologique doit contenir des scénarios de travaux qui sont progressifs
pour permettre aux ménages d’engager des travaux sans un investissement
important, et de prendre conscience du gisement potentiel de leur bâtiment, tout en
répondant aux problématiques spécifiques de la typologie.

* Il est fortement recommandé d’intégrer également l’évaluation énergétique et des coûts de
travaux pour chaque scénario de rénovation.

Zoom sur ...

Typologie : ensemble de types bâtis présentant des caractéristiques architecturales,
techniques, d’usage et géographiques permettant la mise en œuvre une stratégie de rénovation
commune.

La structure des 
fiches typologiques

Pour les acteurs des collectivités, la réalisation de fiches typologiques spécifiques à un territoire
permet d’éclairer sur les actions à mettre en œuvre, et notamment vis-à-vis :

• De la priorisation des bâtiments à rénover et localisation de ceux-ci sur le territoire
• Des programmes de travaux prédéfinis adaptés aux enjeux du bâti
• De la sensibilisation des ménages quant aux potentiels de rénovation de leur logement

La première étape essentielle est de réaliser une analyse bibliographique « parc bâti » des études
typologiques réalisées aux échelles nationales et locales. L’étude « Analyse détaillée du parc » du
programme PACTE permet d’établir une première liste de types bâtis résidentiels à l’échelle
nationale. Plusieurs études ont également été réalisées sur le territoire Grand Est, dont :

 Habitat ancien en Alsace – Amélioration énergétique et préservation du patrimoine – DREAL &
DREAC Alsace – Sept. 2015

 Le bâti ancien Champardennais – Envirobat Grand Est
 Bien rénover mon logement en Lorraine – DREAL Grand-Est

> Pour télécharger ces études, voir sur le site de la DREAL Grand Est https://www.grand-
est.developpement-durable.gouv.fr la rubrique Construction bâtiment durable / Bien rénover le bâti
existant.

D’autres études typologiques ont pu être réalisés à une échelle plus locale ; la DRAC, la DREAL, les
Parcs Régionaux peuvent renseigner à ce sujet.. La compilation de cette analyse permet d’avoir une
première liste de types bâtis présents sur le territoire. Il est alors recommandé de compiler les
fiches sous un même format.

Cependant, la vue est généralement incomplète, certaines données étant manquantes ou les
types bâtis récoltés non adaptées aux spécificités du territoire, en particulier pour le bâti ancien.
Une analyse plus poussée peut alors être menée pour compléter ce premier travail, et tenter
d’estimer les volumes respectifs de chacun des types bâtis sur le territoire étudié.

Zoom sur ...

L’élaboration de la typologie du parc bâti

La typologie du parc bâti du territoire permet par
la suite d’identifier des secteurs à forts enjeux de
rénovation, et peuvent également être utilisée
pour identifier des quartiers homogènes afin de
mener des actions spécifiques (ex. actions de
rénovations groupées, ...)

L’identification de quartiers homogènes

Ces fiches typologiques comprennent
également une cartographie pour chacun des
types bâti, qui permettent de représenter les
effectifs par communes des bâtis appartenant
à chacune des types de bâti, ainsi que leur
représentativité en pourcentage. Ces deux
données permettent d’identifier à l’échelle de
l’EPCI, les secteurs ou communes qui
présentent une forte représentation de tel ou
tel type de bâti et donc de cibler les actions
sur le territoire.

bonnes 
pratiques...

Extrait du rapport du groupement d’études 
Energies Demain / Pouget Consultants

https://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/
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Zoom sur ...
L’élaboration de la typologie du parc bâti

Démarche d’élaboration d’une typologie du parc bâti

Cette analyse fine est réalisée en croisant une expertise métier sur la rénovation énergétique et la connaissance du bâti avec l’analyse de bases de données publiques à disposition des territoires. Les grandes
étapes sont présentées ici, et l’icone ( ) indique que cette étape nécessite l’expertise d’un bureau d’étude AMO de la collectivité :

- Etape 1 : Analyse fine des fiches typologiques relevées dans l’analyse bibliographique du parc bâti : A partir de la bibliographie du parc bâti, cette étape permet d’évaluer quels sont les types bâtis qui
peuvent être utilisées pour la suite, si elles doivent être adaptées au territoire et quelles sont les données manquantes pour la réalisation des fiches.

- Etape 2 : Entretien avec des acteurs experts du territoire : Cette étape permet de faire émerger les spécificités du territoire en échangeant autour de l’histoire architecturale, et de la valeur
patrimoniale du parc bâti. Il convient à ce titre d’avoir un échange a minima avec l’architecte des bâtiments de France du territoire ou le CAUE (ou encore fondation du patrimoine, architectes du
territoire, ...).

- Etape 3 : Analyse statistique pour repérer des spécificités typologiques locales : Purement statistique, cette étape permet de faire émerger des types bâtis dans certains territoires spécifiques. Les
données utilisables à ce stade peuvent être issues des services SIG du territoire, des données des fichiers fonciers (MAJIC), de la BD Topo de l’IGN, ou d’outils dédiés à ce sujet (par exemple, le
cadastre énergétique résidentiel de SITERRE, réalisé par Energies Demain). Si la démarche d’élaboration des typologies est réalisée en régie au sein de la collectivité, il peut s’agir de réaliser une
cartographie de synthèse identifier les secteurs à enjeux à l’échelle de la collectivité (en utilisant par exemple des outils cartographiques libres, les données de l’INSEE (période de construction
notamment), ...).

- Etape 4 : Visite sur site : Une visite sur site de l’expertise technique, si possible accompagnée d’un acteur local, permet de consolider les éléments récoltés sur les 3 premières étapes.

- Etape 5 : Evaluation de l’effectif de chaque typologie : les étapes 1 à 4 ont permis de caractériser chaque typologie par des attributs ou indicateurs du bâti (période de construction, type de logement,
matériaux constitutifs des murs et de la toiture…). A partir d’une base de données fine et exhaustive des bâtiments du territoire (cf. étape 3), il convient alors d’attribuer à chaque bâtiment, la
typologie correspondante, en comparant ses attributs avec les attributs des types bâtis. Chaque bâtiment étant géolocalisé, les résultats peuvent alors être cartographiés (nombre de bâtiments
affectés à la typologie « x » dans la commune « y »). Attention, cette quantification représente une estimation et vient en complément des bases statistiques.

- Etape 6 : Rédaction des fiches type : Une fois les volumes et localisation déterminées, il s’agit de compléter la fiche typologique avec les données « experts » telles que le programme de travaux,
l’évaluation énergétique ou encore l’évaluation des coûts de travaux. Une fiche type est donnée comme exemple à la suite.

Pour élaborer la typologie du parc bâti, deux approches peuvent être utilisées : une approche réalisée grâce à l’accompagnement d’un bureau d’études, qui se base sur des données statistiques et des indicateurs permettant
de décrire le bâti ; une approche réalisable en régie au sein de la collectivité qui se base principalement sur la bibliographie, l’expertise des acteurs locaux. Autrement dit, ces deux approches se différencient selon le niveau
d’équipement et d’ingénierie de la collectivité.

Annexe 7
Elaboration des fiches typologiques du parc bâti (2/4)

Extrait du rapport du groupement d’études 
Energies Demain / Pouget Consultants
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Exemple des critères pris en compte  pour identifier la typologie  et la rattacher à des bases 
de données statistiques (CC Sundgau) 

Annexe 7
Elaboration des fiches typologiques du parc bâti (3/4)
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Zoom sur ...
La fiche type « Maison de bourg en Pierre » sur la CC Sarrebourg Moselle Sud

Description générale : Cette partie présente les principales
caractéristiques urbaines et architecturales de la typologie

Répartition géographique : Deux cartes présentent la répartition
de la typologie sur la CCSMS, en nombre de logement et part pour
chaque commune

Mode d'occupation : Un tableau présente le type d'occupant
présent ou non dans le logement en pourcentage. Cela permet
d’envisager des modes d’action différents (la sensibilisation à la
rénovation énergétique est différente pour les propriétaires
occupants et propriétaires bailleurs par exemple).

Performance énergétique et programmes de travaux
envisageables pour les logements énergivores : Un tableau
présente 3 scénarios de rénovation et donne une estimation des
consommations énergétiques et coûts de travaux associés.

Données contextuelles et enjeux : A partir des données
architecturales et urbaines de la typologie, cette partie détaille les
opportunités et contraintes liées à la rénovation énergétique.

Annexe 7
Elaboration des fiches typologiques du parc bâti (4/4)

Extrait du rapport du groupement d’études 
Energies Demain / Pouget Consultants
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exemple d’une fiche typologique (1/4)
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zoom sur la cartographie des enjeux du parc bâti

Zoom sur ...
L’identification des quartiers homogènes dans la CC Sarrebourg Moselle Sud et la CA de Chaumont

Suite à la construction d’une typologie du parc bâti grâce à une approche réalisée avec l’aide d’un bureau d’études (à savoir, avec des données statistiques et des indicateurs), l’identification des
quartiers homogènes va permettre de donner des repères de terrains aux acteurs locaux, afin d’imaginer des dispositifs opérationnels (porte à porte, réunion de quartier, mobilisation d’acteurs
intermédiaire...) dans le but de massifier la rénovation énergétique.

Si la commune dispose des données cadastres, il est possible de représenter les typologies à la maille bâti pour identifier des quartiers présentant une typologie commune. Comme sur la cartographie ci
dessous. Toutefois, il est possible d’identifier des secteurs à enjeux, à une maille plus large (commune, intercommunalité), des secteurs à enjeux sur lesquels il est pertinent d’intervenir au regard des
types de bâti présents.

Pour identifier les secteurs, il faudra utiliser plusieurs critères permettant de prioriser sur le territoire les bâtis à enjeux. Il pourra s’agir d’une combinaison d’indicateurs présents sur les fiches
typologiques comme l’année de construction, statut d’occupation, énergie de chauffage, cout de rénovation, ... Ces indicateurs constituent des clés de lecture des enjeux de rénovation sur le territoire.

Extrait du rapport du groupement d’études 
Energies Demain / Pouget Consultants
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Cette partie vise à donner des ordres
de grandeur sur les couts des
consommations énergétique pour les
ménages du territoire. Les
consommations (modélisées) de tous
les logements du territoire sont
multipliées par les coûts de l’énergie à
partir des bases PEGASE (pour les prix
historiques des énergies) puis par les
prix tendanciels de l’énergie pour une
simulation à 2050 (simulation de
l’International Energy Agency (pour les
tendances des prix des énergies (*)). A
cela s’ajoute une estimation des couts
re-localisables, grâce à une simulation
des emplois crées par la rénovation
énergétique sur le territoire concerné
(**).

L’évaluation économique prend la
forme d’un tableau Excel, dont les
cases grisées sont à compléter.

(*) International Energy Agency

(**) Simulation grâce à l’outil Tête de l’ADEME

Annexe 10 
calculer la facture énergétique du territoire (1/3)

Extrait du rapport du groupement d’études 
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Zoom sur ...
La simulation de la facture énergétique du territoire 

Pour simuler la facture énergétique
du territoire, il suffit de multiplier
la consommation de tous les
logements du territoire par les
coûts de l’énergie historique (base
PEGASE) puis par les prix
tendanciels de l’énergie
(simulation de l’International
Energy Agency) pour une
estimation à 2050.

Un fichier Excel précalculé permet
à l’utilisateur de rentrer certaines
valeurs et d’automatiser les calculs
de la facture énergétique.

Ensuite, il convient de vulgariser
les données pour faciliter
l’appropriation par l’ensemble des
acteurs. Un exemple est proposé
ici pour le territoire de la CA de
Chaumont

Annexe 10 
calculer la facture énergétique du territoire (2/3)

Extrait du rapport du groupement d’études 
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calculer la facture énergétique du territoire (3/3)

Une autre approche de la facture énergétique 
(Observatoire Climat Air Energie Grand Est)

L’observatoire Climat Air Energie : il donne libre accès à quelques chiffres clés permettant d’évaluer à différentes échelles dont l’EPCI:
- Le poids du secteur résidentiel dans la consommation énergétique finale totale
- Le part du secteur résidentiel dans les émissions de Gaz à effet de serre
- Les objectifs atteints en 2019 en matière de réduction des émissions de GES et de réduction de la consommation énergétique finale par rapport au 

niveau de référence de 1990 et par rapport aux objectifs attendus en 2030 dans le cadre du SRADETT

FACTURE ÉNERGÉTIQUE TERRITORIALE, CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE FINALE ET ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE – exemple des chiffres-clés pour  la CC Sundgau

Facture énergétique territoriale : le poids des dépenses liées au
secteur résidentiel (produits pétroliers, gaz naturel et électricité
pèsent pour 43,3% de la facture énergétique territoriale de la CC
Sundgau

CC Sundgau Grand Est

Consommation d’énergie finale par secteurs en 2019



La CCSMS compte 25 000 logements

* Logements vacants, résidences secondaires, logements occasionnels

14/11/2019

Vers la feuille de route de la rénovation énergétique des 
logements du territoire

28%

18%

29%

15%

10%

0%

10%

20%

30%

Avant 1945 1945-1970 1971-1990 1991-2005 Depuis
2005

CCSMS Grand Est

Avant 1945

1945 - 1970

1971 - 1990

Zoom sur le bâti à enjeux …

% de logements 

de la  commune

76% maisons 
(Région : 59%)

25% appartements 
(Région : 41%)

Près d’un logement sur deux construit 

avant la 1e réglementation thermique

¾ du parc est individuel

Une majorité de propriétaires occupants
61% propriétaires (Région : 57%)
24% locataires (Région : 39%)
15% autres* (Région : 4%)

Base de données ENERTER, Recensement de la 

population (logements, ménages), INSEE 2013 

Annexe 11
Exemple de présentation de la caractérisation du parc bâti (1/7)
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Quelques exemples de 
typologies bâti du territoire

14/11/2019

Vers la feuille de route de la rénovation énergétique des 
logements du territoire

Maison en matériaux 
industrialisés 1974-2000Maison ossature boisCorps de ferme maçonnerie

Immeuble citoyen avant 1948
Immeubles en matériaux 
industrialisés après 1974

Issues d’un travail statistique, 
bibliographique, terrain…

24 typologies identifiées sur le 
territoire, représentant 70% des 
logements

Une fiche par typologie : 
caractérisation, situation 
géographique, travaux 
envisageables

9%2% 3%

8% 8%

Annexe 11
Exemple de présentation de la caractérisation du parc bâti (2/7)
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Un exemple de 
cartographie des typologies

14/11/2019

Vers la feuille de route de la rénovation énergétique des 
logements du territoire

Annexe 11
Exemple de présentation de la caractérisation du parc bâti (3/7)
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Et l’énergie dans tout ça ?

* 8,2% est le double du taux d’effort énergétique logement médian 
national

14/11/2019

Vers la feuille de route de la rénovation énergétique des 
logements du territoire

CCSMS Moselle Gd Est France

33,9% 25,9% 24,3% 14,7%

Part des ménages dont le taux d’effort 
énergétique est supérieur à 8,2%*

Des spécificités locales notables pour l’énergie de chauffage des logements :

Bois 33%
(Région : 16%)

Fioul 28%
(Région : 17%)

Gaz de ville 20%
(Région : 42%)

Electricité 18%
(Région : 20%)

Une répartition des étiquettes 

énergétiques* similaire à la région :

Près d’un tiers des ménages de la 

CCSMS en précarité énergétique

« est en situation de précarité énergétique une 

personne qui éprouve dans son logement des 

difficultés particulières à disposer de la fourniture 

d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins 

élémentaires en raison de l’inadaptation de ses 

ressources ou conditions d’habitat »

* Du parc de résidences principales (hors résidences secondaires, 

hors logements vacants)
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Les particuliers : une véritable 
puissance économique territoriale

(1) Facture énergétique du territoire réalisée à partir des données PEGASE et tendances réalisées grâce aux données International Energy Agency

(2) Outil TETE
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Vers la feuille de route de la rénovation énergétique des 
logements du territoire

Les logements de la CCSMS 

consomment 490 GWh

Soit une facture totale d’énergie(1) de près 

de 45 millions €

En 2050, à consommation égale, la facture 

pourrait augmenter à près de 85 millions €

Imaginons la rénovation des 10 000 passoires énergétiques du territoire…

Situation 2015

30 M€

Situation 2050

(sans rénovation)

50 M€

Situation 2050

(avec rénovation)

30 M€

286 M€

Soit environ 260 emplois 

non délocalisables

assurés pendant 10 ans (2)
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Une dynamique de rénovation 
déjà engagée à la CCSMS

14/11/2019

Vers la feuille de route de la rénovation énergétique des 
logements du territoire

150 ménages renseignés en 2018 :
• 2/3 pour les aides financières
• 1/3 pour les conseils techniques

2019 : une hausse importante de la part des 
conseils sur les aides financières
 Programme Coup de pouce 

Actions engagées sur la CCSMS : 2 opérations 
Résorption de l’Habitat Insalubre 
- Route de Sarraltroff
- Chemin du Hoff

Leviers existants
- OPAH RU dans le cadre du programme 

Action Cœur de Ville

- PLH, PCAET

En 2018, 35 ménages accompagnés par l’Anah :

• Soit 282 000 € de 
subventions Anah

• 17% de dossiers Sérénité 
(25% en Moselle)

En complément des aides ANAH, la CCSMS 
attribue une prime forfaitaire de 500 €. 

40 professionnels 
RGE sur le territoire 

D’autres aides 

existent sur le territoire

EIE intégré à la plateforme territoriale de rénovation 
énergétique des logements de la CCSMS

Informations 
données

111 104

Projets conseillés
20 45

Projets 
accompagnés

6 39

Habiter Mieux 
en 2017 
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Les acteurs interrogés
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logements du territoire
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ANAH – DDT 57
FFB Moselle
CAPEB
CAUE Moselle
Etablissement Public Foncier
Espace Energie habitat du territoire de Sarrebourg
Région Grand Est
Udap Moselle
Ville de Mittersheim
Ville de Sarrebourg
CC Sarrebourg Moselle Sud
…..
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Aller à la rencontre des acteurs et repérer les initiatives inspirantes (1/7)

 La création d’une dynamique collective facilitée par le recueil de
retours d’expériences concrets et inspirants

Les témoignages de porteurs de projets (maire, bailleur social,
propriétaire occupant..) en capacité de montrer l’exemple, de donner
envie ont été déterminants pour montrer l’intérêt de rénover et le
sens de la démarche Rénov'Act.

 Des retours d’expérience recueillis sous de multiples formes à
adapter au format des événements de la phase 2, organisé en
présentiel ou distanciel

Sur le territoire de Sarrebourg, cette étape a été réalisée sur le terrain
en allant au contact des acteurs locaux qui sont ensuite venus
témoigner. Suite à la crise sanitaire, les retours d’expériences ont été
recueillis à distance sous forme de reportages photo sur la CC Sundgau
ou de capsules vidéo sur la CA de Chaumont. Les porteurs de projet ont
témoigné par visio-conférence lors de l’événementiel

Mobiliser et échanger avec des acteurs clés du monde de l’habitat et de 
l’écosystème rénovation autour des enjeux du marché local de l’habitat :
s’appuyer sur les réseaux existants et dispositifs en place pour repérer les 
acteurs jouant un rôle moteur sur les différents segments du marché local 
de l’habitat parmi les artisans, architectes, opérateurs, bailleurs sociaux, 
associations, élus, propriétaires bailleurs ou occupants …

Repérer sur le terrain les composantes du territoire : différents secteurs 
paysagers, armature et configurations urbaines spécifiques, moteurs et 
fragilités du développement territorial, différents « micro-marchés » de 
l’habitat

Repérer des  initiatives 
inspirantes : politiques 
locales de l’habitat portées 
par certaines communes,  
opérations de rénovation 
ayant un caractère 
spécifique ou 
d’exemplarité sur le 
territoire au regard des 
enjeux de rénovation

LA METHODE PROPOSEE
NOTRE RETOUR D’EXPERIENCE 
sur les 3 territoires d’expérimentation :
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Quelques outils utiles :

Outil n°1 : Réalisation de fiches-projets/ vidéos sur les retours d’expériences
recueillis permettant de capitaliser des initiatives inspirantes

Outil n°2 : rencontrer un panel diversifié d’acteurs clés de l’habitat
repérer et rencontrer ces acteurs pour recueillir leur vision, leurs retours
d’expérience et les mobiliser autour de la démarche

Outil n°3 : recueil de paroles d’acteurs illustrant les enjeux du territoire . Leurs  
arguments en faveur de la rénovation énergétique peuvent révéler des leviers 
d’action pour le territoire

Annexe 12
Aller à la rencontre des acteurs et repérer les initiatives inspirantes (2/7)

Notre village de 200 habitants reste attractif tout en ayant 
limité les extensions urbaines. Le marché immobilier dans 

l’ancien est actif. Nous sommes à 15 km de Chaumont 
dans la vallée de la Marne et il n’y a pas de phénomène de 
vacance des logements.  Le tissu urbain aéré constitue un 

cadre de vie attirant pour de jeunes ménages

La rénovation BBC de notre parc social à 
Altkirch  a permis des gains énergétiques de 
64%, d’améliorer le confort des logements 

et le cadre de vie. 

Grâce à un 
accompagnement sur 
mesure d’EDF et une 

coordination des travaux 
assurée par un des 

artisans, nous avons 
rénové notre pavillon à un 

niveau BBC. 

Grâce au programme « Action 
Cœur de ville », il est possible de 

porter des projets de 
réhabilitation d’immeubles 

anciens contribuant à la 
redynamisation du centre ville 

de Chaumont
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Cette trame de questionnaire est relativement exhaustive et nécessite d’être adaptée
selon l’acteur ou la structure interrogés.

Annexe 12
Aller à la rencontre des acteurs et repérer les initiatives inspirantes (3/7)

Approche qualitative du marché local de l’habitat: trame des entretiens conduits auprès des acteurs clés de l’Habitat 
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Introduction 
Présentation de la mission et des bureaux d'études
Pouvez-vous vous présenter rapidement et présenter votre structure ? 
(votre poste, vos missions, votre connaissance du territoire et des enjeux, vos 
implications sur les questions de rénovation sur le territoire, ...)
Typologies de bâti pré-identifiées 
Présentation du travail statistique et bibliographique des bureaux d'étude 
(méthodologies, résultats, …)
Ces typologies vous semblent-elles représentatives du parc bâti résidentiel du 
territoire*?
Avez-vous connaissances de typologies de bâti particulièrement représentatives du 
territoire, spécifiques au territoire*?
Avez-vous des documents qui peuvent venir alimenter la description de ces typologies ? 
(données sur les typologies, bibliographie, …)
Caractérisation des ménages
Existe-t-il des profils type de ménage engagés dans la rénovation énergétique de leur 
logement ? (nombre, profil, actions entreprises, …)
Inversement, quels seraient les ménages à sensibiliser davantage ? Avez-vous des 
données sur les caractéristiques des ménages (Revenus, composition familiales, …) en 
situation de plus grande vulnérabilité ? 
Sur quels critères établissez vous votre politique de rénovation pour les logements 
sociaux ? 
Avez-vous des moyens pour identifier les ménages en situation de précarité 
énergétique ? Quelles sont les évolutions (en augmentation, …) 
Quel accompagnement est proposé aux ménages en situation de précarité énergétique 
sur le territoire*? 

Dynamique de rénovation 
Comment votre structure contribue à dynamiser la rénovation énergétique sur le territoire ?
Les enjeux de la rénovation : quels sont ils et où ? 
Quels sont les enjeux à la rénovation des logements  ? 

Pouvez vous nous aider à identifier/situer des lieux ou quartiers éventuellement propice à une action de massification de la rénovation ?

Quels sont selon vous, les freins et les leviers à la rénovation énergétique des logements sur le territoire*? 
Quelle(s) commune(s) est relativement "en avance"/précurseuse(s) sur ces questions de rénovation énergétique ? Et inversement quelle(s) 
commune(s) devraient engager de grosses actions de rénovation énergétique ? 
Les évolutions et moyens de la rénovation énergétique du bâti sur le territoire
Quelles sont les perspectives d'évolution de ces actions de rénovations (en augmentation ? En déclin ? )
Quels moyens y sont dédiés (humains, techniques, financiers, …) ? Avez-vous des données (qualitatives et quantitatives) pour permettre 
d'apprécier les moyens déployés ? 
Quels sont les résultats observés (nombre de contact, nombre de projets aboutis, en cours, nombre de professionnels formés, …) 
Sur d'autres territoires, comment s'est fait la rénovation du bâti ancien ? Quels résultats ? (retour d'expériences, …)
Avez-vous connaissances d'initiatives lancées ailleurs (à l'échelle de la région par exemple) qui pourraient être bénéfiques et réplicables à 
l'échelle du territoire*? 
Sur votre commune, comment se caractérise les dynamiques de rénovation ? Y a-t-il eu par le passé, des actions de rénovations majeurs ? 
Quels seraient selon vous les moyens à déployer pour accélérer la dynamique de rénovation énergétique du parc bâti résidentiel sur le 
territoire*? (communication, aide financière,  …)
La prise en compte du patrimoine dans les actions de rénovation
Comment le patrimoine est pris en considération dans les actions de rénovation ? Architectural d'une part et en termes de valeur
patrimoniale d'autre part
Existe-t-il sur le territoire des "spécialités" de rénovation ? (conservation du patrimoine architectural, …)
Quels sont les enjeux patrimoniaux de la rénovation des logements du territoire*? 

Filières et entreprises
Est-ce que le secteur de la rénovation énergétique représente sur le territoire un moteur économique majeur ?
Est-ce que le champ de la rénovation est un levier d'attractivité économique ?
Existe-t-il sur le territoire des filières émergentes pour ces questions de rénovations ? (entreprises spécialisées, actions sur un type de bâti 
en priorité, matériaux biosourcés, …) 
Comment qualifieriez-vous l'état de la filière professionnelle sur le territoire (adaptation de l'offre à la demande, dynamique de 
labellisation RGE, formation...) ?
Les jeux d'acteurs
Avec quelles structures êtes-vous en lien au sujet de la rénovation énergétique des logements ? Quelle est la qualité de ces relations ?
Pensez-vous à des acteurs du bâtiment (ou institutionnels) qu'il serait intéressant de mobiliser dans le cadre de cette démarche ?
Conclure : Informer sur l'atelier ENJEUX et PISTES D’ACTIONS 

1ère partie d’entretien

2nde partie d’entretien

* Les éléments en gras dans le questionnaire sont à adapter en fonction du 
territoire

Cette trame de questionnaire est relativement exhaustive et nécessite d’être adaptée
selon l’acteur ou la structure interrogés.

Annexe 12
Aller à la rencontre des acteurs et repérer les initiatives inspirantes (4/7)

Trame des entretiens menés par Energies Demain sur le sujet parc bâti et dynamique de rénovation
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Six acteurs clés de l’habitat (architecte, promoteur, élus, agences
immobilières, bureau d’étude, artisan) ont été rencontrés pour recueillir leur
vision du marché local de l’habitat et différents retours d’expériences. Parmi
ceux-ci, le témoignage du maire de Xouaxange ayant développé depuis 15
ans une politique d’acquisition/ transformation d’anciens corps de ferme en
logements locatifs et ayant ainsi préservé l’attractivité de sa commune.

Trois projets en cours sur Sarrebourg : rénovation de logements au sein d’anciens bâtiments 
militaires, de logements vacants en centre ville, transformation d’un école en logements 

Le travail de terrain a permis de
repérer les différents types et
problématiques habitat selon les
secteurs géographiques. et de
préparer un circuit de visites de 40 km
avec 3 sites posant des enjeux
spécifiques: Sarrebourg et la
revitalisation de son cœur de ville,
Xouaxange commune rurale ayant
diversifié son offre de logements et
Fénétrange, bourg relais patrimonial
confronté à une dégradation de son
habitat résidentiel.

CC Sarrebourg Moselle Sud

Fénétrange: bourg médiéval avec un château et des bâtiments patrimoniaux à 
rénover, un village rue avec un habitat dégradé à réhabiliter

Annexe 12
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CA Chaumont

L’urbanisation  s’est développée autour de Chaumont et le long de la vallée  de la 
Marne. Les centres villes de Chaumont et des bourgs relais (Nogent, Bologne, Froncles) 
et certains bourgs ruraux denses plus éloignés de Chaumont sont touchés par la 
vacance alors que les villages en périphérie de Chaumont restent attractifs avec des 
logiques de rénovation et d’extensions urbaines. 

Chaumont

Nogent

Vouécourt

Vignory

4  témoignages ont été recueillis sous forme de capsules vidéos sur des 
sites illustrant des problématiques spécifiques du territoire: 
réhabilitation d’un immeuble patrimonial du cœur de Chaumont, 
rénovations BBC à Riaucourt et Nogent accompagnées par EDF et Soliha 
52, vacance élevée à Vignory par rapport au village de Vouécourt moins 
touché et conservant une certaine attractivité. 

Rénovation d’un immeuble ancien avec 8 logements par M. Dos Santos, propriétaire bailleur dans le 
cadre du programme « Action Cœur de ville » de revitalisation du centre ville de Chaumont

Rénovation BBC d’un pavillon a Nogent Rénovation BBC d’un ancien corps de ferme à 
Riaucourt

Témoignage du maire de Vouécourt

Annexe 12 
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CC Sundgau

La CC Sundgau comprend de nombreux villages ayant conservé un habitat alsacien ancien tendant cependant à se dégrader s’il n’est pas rénové. Le territoire est 
aussi confronte au phénomène d’extension urbaine important de part sa situation en périphérie de Mulhouse et sa proximité avec l’espace frontalier  suisse très 
attractif économiquement . Les cœurs de bourgs sont aussi touchés par la vacance des logements comme certaines communes rurales du Jura alsacien au Sud. 

4 témoignages d’architecte du patrimoine, 
élus et bailleur social ont été recueillis sous 
forme de reporting photos sur des sites 
illustrant des problématiques spécifiques  
et des opérations exemplaires du territoire:
- rénovation BBC d’une maison alsacienne 

ancienne, de logements sociaux à Altkirch, 
- rénovation BBC et remise sur le marché 
de logements locatifs dans une ancienne 
bâtisse à Illfurth, 
- problématique de préservation du bâti 
ancien au cœur de villages attractifs  au 
nord d’Altkirch connaissant un fort 
développement urbain

Annexe 12 
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Exemple de Sarrebourg : 

Fil conducteur de la journée de visites et d’échanges

- Matinée : « temps d’immersion » sur les 

problématiques

d’habitat et de rénovation

- Organiser un circuit de visites sur le terrain de 2h en bus 

ou faire témoigner en visio-conférence des porteurs 

d’initiatives

inspirantes 

- Les visites de terrain et les témoignages d’acteurs sur des retours d’expérience

caractéristiques du territoire illustrent concrètement les problématiques locales 

liées au marché de l’habitat et de la rénovation et facilitent  l’expression des

acteurs et une prise de conscience des enjeux

- Partager et échanger collectivement autour des enjeux du marché  local de 

l’habitat selon divers modes de travail et d’échanges favorise les interactions, la 

participation  des acteurs et leur implication dans la démarche 

- En présentiel, travailler collectivement autour d’une carte du territoire permet

de repérer les moteurs d’attractivité, de situer  les dynamiques et les freins au

développement territorial. Suite à la crise sanitaire des outils collaboratifs 

facilité l’animation d’un travail collectif à distance avec les acteurs de la CA de 

Chaumont et de la CC Sundgau 

 A l’issue de cette journée :   des acteurs mobilisés et des défis 
repérés pour dynamiser la rénovation énergétiqueOutils :  - Trame d’animation des ateliers en présentiel/ distanciel 

- Carnet  d’atelier

Le retour d’expérience des 3 territoires expérimentateurs

- Repas de midi: opportunité d’un moment de 

convivialité pour faciliter une interconnaissance des 

acteurs

- Après-midi: partage de connaissance et ateliers 

d’échanges

 Partage d’un diagnostic spot et échange autour des 

enjeux du marché local de l’habitat

 Travail collectif en ateliers  autour de « l’habitabilité du 

territoire », des moteurs et freins au développement du 

territoire et es solutions logement y répondant puis autour 

des défis à relever  pour dynamiser la rénovation 

énergétique des logements

Zoom sur ...

Annexe 13
Exemple de déroulé de la journée d’immersion sur le terrain (1/2) 

Sur le territoire de Sarrebourg, le circuit de visite et l’atelier « Enjeux et Défis à relever » ont été groupés sur une seule journée, ce qui permet de créer un véritable temps 
d’immersion sur le terrain et donne le temps à une dynamique de groupe de se construire. 
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Circuit de visites: principales problématiques Habitat rencontrées 

CCSMS : ces éléments, présentés en conférence des maires synthétisent les principaux échanges entre les acteurs ayant marqué 
les 3 arrêts du Circuit de visite,  à Xouaxange, Fénétrange et Sarrebourg. Ces trois communes présentent des situations de 
l’habitat bien différenciées à l’échelle de l’EPCI.

Xouaxange

Sarrebourg

Fénétrange

Fénétrange (727 habitants)

Grâce à la visite guidée de M. Fischer, adjoint au maire,

le groupe a pu mesurer les atouts et les difficultés

auxquelles se retrouve confronté Fénétrange,

actuellement en perte d’attractivité. Le bourg médiéval

bénéficie d’un patrimoine historique de valeur

(Château, maisons patrimoniales, remparts) mais a un

patrimoine bâti résidentiel ancien avec de nombreux

logements dégradés ou vacants, peu entretenus par

des ménages, propriétaires ou locataires aux revenus

très modestes. La commune porte un projet

d’implantation d’un centre pour autistes, créateur

d’emplois à terme et souhaite définir une stratégie

globale de réhabilitation du bourg pour faire évoluer

son image et son attractivité.

Sarrebourg (11259 habitants, INSEE 2014)

Les élus de la ville de Sarrebourg ont présenté les

projets structurants que porte la ville pour redonner

de l’attractivité au centre-ville: réhabilitation de l’ilot

des Cordeliers en partenariat avec l’EPFL, projet de

transformation en logements l’ancienne école

Charles Peguy, projet de réhabilitation de

logements place du marché…

Le centre-ville de Sarrebourg est aussi confronté à

une paupérisation et à une dégradation d’une part

des logements les plus anciens qu’il est prévu de

réhabiliter à travers le programme « Action Cœur de

ville » et la mise en place d’une OPAH-RU avec

divers outils incitatifs pour accompagner et inciter

les ménages à réhabiliter leurs logements.

Xouaxange (305 habitants, INSEE 2014)

Le maire de Xouaxange, M. Pelletreau, a présenté l’engagement de sa commune depuis le début des années 2000

dans une politique d’embellissement et d’investissement en faveur du logement pour offrir une offre d’habitat diversifiée

et réhabilitée au centre du village. 18 logements individuels et collectifs ont ainsi été rénovés et sont aujourd’hui

proposés à la location à différents profils de ménages (jeunes couples, personnes âgées, familles monoparentales..).

Cette offre locative contribue à la valorisation du cœur du village et permet de compléter le panel d’une offre d’habitat

diversifiée comprenant notamment du logement social en habitat individuel et un lotissement communal toujours en

cours de développement situés à l’entrée de la commune.

c

Annexe 13
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Outils d’animation de l’atelier « PISTES D’ACTION » (1/2) 

Présentation méthode animation d’Energies Demain

Organisation de la Séquence 2 : Il s’agit de prolonger le brainstorming d’identification des actions en effectuant
un travail de priorisation. Chaque participant est invité à répartir un lot de gommettes sur les actions. Les actions
recueillant le plus de gommettes sont alors identifiées comme prioritaires. regroupées pour définir les actions qui
feront l’objet d’un enrichissement.

Organisation de la Séquence 1 : une animation de type « métaplan » est organisée. Elle garantit une
contribution de tous les participants.
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Le plan d’action permet d’organiser une liste d’actions afin de la rendre
plus intelligible et organisé de façon optimale par rapport aux enjeux du
territoire. le regroupement des actions proposées par thématique
permettra de structurer un plan d'actions autour d'axes d'interventions
prioritaires.

Autrement dit, il a une organisation intuitive qui permet une plus forte
opérationnalisation des actions

Pour construire le plan d’actions, plusieurs étapes sont à suivre :

1) Lors de l’étape de brainstorming lors de l’atelier PISTES D’ACTIONS,
une fois les idées collectées, les regrouper par grandes familles pour
avoir une vision plus organisée (par exemple : action de sensibilisation,
outillage, financement, réseau de professionnels, ...)

2) Suite à cet atelier, construire un fichier Excel pour répertorier
l’ensemble des actions et les organiser par grandes familles.

3) Réorganiser ces familles si besoin. L’idée est d’obtenir un schéma
global en 3 à 4 grandes thématiques. Regrouper les actions qui sont
redondantes si besoin. Pour une plus grande lisibilité, ne pas hésiter à
associer des couleurs à chaque grande catégorie.

Les 8 actions priorisées lors de l’atelier sont marquées d’un repère. Passage de l’ensemble des actions à un
schéma organisé et plus intelligible

Annexe 14 
Outils d’animation de l’atelier « PISTES D’ACTION » (2/2) 

A l’issue de l’atelier, le plan d’action esquissé est mis en 
forme : il forme le plan d’actions. Explications. 

Présentation méthode animation d’Energies Demain
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Exemple travail intermédiaire en assemblée des maires (1/3)
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Exemple travail intermédiaire en assemblée des maires (2/3)
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Outils d’animation de l’atelier « Vers la feuille de route »  (1/2)

Présentation méthode animation d’Energies Demain

Séquence 1 (enrichissement des 8 actions prioritaires) : explication sur la technique d’animation
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Outils d’animation de l’atelier « Vers la feuille de route » (2/2) 

L’animation proposée est la suivante :

- Lister les actions dans un tableau

- Définir les pas de temps pour prioriser les actions (par exemple :
l’année suivante, à moyen terme, à très long terme dans plus de
deux ans, ....)

- Hiérarchiser le plan d’actions en demandant un avis individuel
(vote). L’animation de vote peut se faire à main levée ou grâce à des
aplications comme Plickers. Chaque participant dispose d’un QR
Code a orienté selon la réponse choisie. L’animateur demande à
l’assemblée de rendre visible les QR CODE et scanne à l’aide de son
téléphone les réponses des participants. Cette technique de vote
collectif et anonymisé permet d’obtenir le nombre de voie pour
chacune des propositions.

- Reporter les résultats dans le tableau crée et échangé sur les
grandes tendances (Y a-t-il une actions à lancer en tout premier ?
quelles sont les actions à démarrer en même temps ? Existe-t-il des
synergies à trouver avec d’autres démarches initiées sur le territoire
(PLH, PCAET, ..) ? )

Les résultats de cette priorisation vont permettre de donner une idée
de la mise à l’agenda des actions. Cette priorisation des actions
permettra au politique de définir un calendrier de mise en œuvre de la
feuille de route.

A l’issue de l’atelier : à la fin de cet atelier, les
fiches actions complétées sont intégrées à la
feuille de route et un plan d’actions est
élaboré. Les autres actions (celles n’ayant pas
fait l’objet d’enrichissement), prendront place
également dans la feuille de route : ce sera
aux pilotes de la feuille de route de mettre en
place un groupe de travail pour les compléter,
à la suite de la définition d’une gouvernance.
(phase 4)

Présentation méthode animation d’Energies Demain

Séquence 2 (amorcer une organisation temporelle
des 8 actions prioritaires) : zoom sur l’outil Plickers
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Fiche action vierge collaborative 
et à compléter lors de l’atelier 
« Vers la feuille de route »

Annexe 17 
fiche-action vierge

« Vers la feuille de route de la rénovation »
Fiche-action

- DATE de l’ATELIER –

Objectifs Description de l’action Public-cible

Calendrier

Evaluation économiqueJeu d’acteurs

Points de vigilance Indicateurs de suivi

NOM DE L’ACTIONN°

Pour quoi faire ? 
A quels objectifs répondent cette action ?

A qui est destinée cette action ?Comment faire cette action ? 
Quelles en sont les étapes-clefs ?

Quand ? 
Quelle est la temporalité 
de mise en œuvre de l’action ?

Identifier le(s) porteur(s) potentiel(s) de l’action et les partenaires à associer

A quoi doit-on faire attention lors de la mise en œuvre de cette action? Comment mesurer l’efficacité de cette action ? 
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proposition d’indicateurs de suivi

Pistes d’actions de la feuille de route de la CC  Sundgau Indicateurs de suivi  possibles  pour un suivi  
de la mise en œuvre de la feuille de route

1. Etablir un projet urbain et territorial avec une stratégie de rénovation à 
court et moyen terme

Production d’un document stratégique  validé par la collectivité 

2. Développer des modèles économiques de la rénovation  accessibles aux 
ménages 

Nombre d’opérations de rénovation réalisées et de référence 
Montant total des investissements liés à la rénovation des logements

3. Développer des circuits courts et des groupements d’achats de matériaux
écologiques

Nombre de filières locales développées/ an
Nombre de groupements d’achats développés/ an

4. Lutter contre la vacance par la remobilisation et la rénovation des 
logements

Volume de logements vacants remis sur le marché/ an
Volume de logements vacants rénovés/an 

5. Créer une Maison de l’Habitat Nombre de ménages accompagnés/ an
Nombre de personnes informées/ an

6. Communiquer sur les aides financières existantes Volume de conseils délivrés/ an
Volume d’aides publiques mobilisées / an pour la rénovation des logements

7. Développer l’autorénovation accompagnée Volume de chantiers de formation  organisés/ an 
Nombre de logements rénovés par « l’autorénovation accompagnée »/ an

8. Animer le réseau des acteurs locaux de la rénovation Nombre et type d’acteurs mobilisés/ an
Nombre et type d’actions d’animation organisées/ an
Volume de fréquentation par événement organisé

9. Créer un annuaire des professionnels qualifiés et certifiés Volume et évolution du nombre de professionnels référencés
Nombre de professionnels qualifiés / métier 
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ANAH : Agence Nationale de l’Habitat

AFOM : Atouts/ faiblesses/ Opportunités/ Menaces

CAPEB : Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment

CAUE : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement

DDT : Direction Départementale des Territoires

DGFIP : Direction Générale des Finances Publiques

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

EIE : Espaces Info Energie

EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale

FFB : Fédération Française du Bâtiment

IEA : International Energy Agency

INSEE : Institut National des Statistiques et Etudes Economiques

PEGASE : Base de données Pétrole, Electricité, Gaz et Autres Statistique de l’Energie

PETR : Pôle d’Equilibre Territorial et Rural

PLH : Programme Local de l’Habitat

PLU : Plan Local d’Urbanisme

PLUi : Plan Local d’Urbanisme intercommunal

RPLS : Répertoire du Parc Locatif Social

SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale

SIG : système d’information géographique

SRADDET : Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires

Annexe 19
acronymes
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Documents à télécharger :
1 présentation en 4 pages de la démarche
1 aperçu recto-verso de la feuille de route de la CCSMS
Le Guide
Les Annexes du Guide

Ces documents se trouvent ici :
https://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr
onglet THEMATIQUES :
« habitat et logement »
/ « Accompagner la mise en œuvre des politiques publiques »

Contact pour tout renseignement complémentaire :
phl.steccla.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr

Directeur de publication : Hervé Vanlaer, directeur de la Dreal Grand Est  
Rédacteur en chef : Christophe Lebrun 
Rédactrices : Armelle Lajaunie, Alice Lejeune 
Illustrations : sauf mention contraire, les visuels sont de : Dreal Grand Est, 
DDT 52, Energies Demain ou Pouget Consultants 
Date de publication : janvier 2023


