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La commune d'INGEVILLE (42 000 habitants), commune nouvelle depuis 12 mois, est issue
du regroupement de 8 communes.
Vous êtes ingénieur territorial en charge du service de la maintenance des bâtiments au sern
de la direction des services techniques municioaux et en lien avec les autres services de cette
direction (construction, urbanisme, centre technique municipal qui regroupe notamment les
équipes de régie, voirie, espaces verts et logistique).
La commune nouvelle s'est créée rapidement en raison de délais légaux. Après une phase de
diagnostic et de réorganisation des services, le temps est maintenant venu de mettre en place
des plans d'action permettant de pérenniser et d'optimiser les différentes activités de la vrlle.

Le Directeur général des services techniques (DGST) vous charge de la marntenance d'une
école de la ville (INGECOLE) qui vient d'être restructurée et, sur cette base, de proposer une
politique de gestion technique du patrimoine bâti d'INGEVILLE adaptée et optimisée.

À l'appui des annexes, vous répondrez aux questions suivantes :

Question 1 (9 points)

a) Dans l'optique de I'ouverture à la rentrée scolaire prochaine de l'école maternelle
INGECOLE, le DGST vous demande d'établir un plan de maintenance détaillé et complet de
ce bâtiment.

b) Sur la base du plan de maintenance proposé, vous produirez une analyse comparative
entre deux solutions d'exploitation de la mainlenance (en régie propre, multi techniques),
mettant notamment en avant les avantages et inconvénients de chaque formule.
c) Vous proposerez un plan d'action dressé sur la base de la fiche de pré-recensement des
éléments de sécurisation des écoles.
d) Vous proposerez un plan d'action concernant la qualité de l'air intérieur de cette école.

Question 2 (7 points)

Le patrimoine bâti de la commune nouvelle comporte 112 bâtiments divers (mairie, écoles,
salles de sport, locaux associatifs, piscine, salles de musique, salles polyvalentes, logements)
et variés (neufs, anciens, restructurés, non conformes sur les plans de la sécurité incendie ou
du handicap...). La gestion du patrimoine bâti dans chacune des communes regroupées
aujourd'hui était différente selon les bâtiments (un complexe multisports géré en contrat multi
techniques, le complexe nautique géré en délégation de service public (DSP), un agent
polyvalent dédié à un groupe scolaire, des agents des centres techniques municipaux (CTM)
qur interviennent dans certains bâtiments, des entreprises privées qui interviennent dans
d'autres bâtiments, des contrats de vérification périodique pour chaque bâtiment, des
contrôles non réalisés ...). Les informations sur les interventions réalisées dans les bâtiments
ne sont pas enregistrées dans la plupart des cas, les demandes d'intervention arrivent par
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différents canaux et à différentes personnes, aucun outil de gestion de la maintenance
n'existe.

Sur la base de ces constats, le DGST vous demande de proposer:

a) une véritable politique de gestion technique du pahimoine bâti (GTPB).

b) la mise en place d'une comptabilité analytique dans le cadre de cette GTPB en précisant

les avantages et les inconvénients d'une telle démarche.
c) des objectifs en matière de développement durable.

Question 3 (4 points)

Dans le cadre de la gestion globale d'un bâtiment faisant I'objet de travaux lourds
(construction neuve, bâtiment rénové ou restructuration, opération de mise en sécurité
incendie ...), le DGST vous demande de faire des propositions :

a) sur l'association du service maintenance à toutes les phases préalables à la réception des
travaux des opérations menées par le service construction.
b) sur des préconisations concernant les écoles primaires qui pourront être faites par le
service maintenance au service de la construction et pouvant être globalisées par ce dernier

service sous forme de référentiel de construction pour les concepteurs à venir.

Liste des docurnents :

Document 1

Document 2

Document 3

Docunent 4

Document 5

Docurnent 6

Document 7

<( La surveillance de la qualité de I'air intérieur dans les lieux accueillants

des enfants : le rôle des collectivités locales et des gestionnaires de
structures privées ) (extrait) - Ministère de lEnvironnement, de lénergie
et de la mer - Le nouveau dispositif réglementaire 2018-2023 - Juin
2016 - 7 pages

< Vos obligations réglementaires - vérifications périodiques - formation

de votre personnel > (extrait) - Bureau yérlas - Juillet 2013 - 6 pages

( lnstruction relative aux mesures de sécurité dans les écoles et les

établissements scolaires à la rentrée scolaire 2016 > (extraits) -
Ministère de I'Education nationale, de lênseignement supérieur et de la

recherche et ministère de I'lntérieur - 29 juillet 2016 - 6 pages

Plaquette ( Le plan de sécurité des écoles, des collèges et des lycées >

- Ministère de t'É.ducation nationale, de tenseignement supérieur et de

la recherche - 30 aott 2016 - 1 page

< GI\IAO : un outil puissant pour optimiser la maintenance > - Jean

LELONG - technicites.fr - 4 mai 2016 - 3 pages

< Réussir un projet de GlvlAO au sein des services techniques >> - Bruno

IRATCHET - technicites.fr - 21 octobre 2014 - 6 pages

< Expfoitation durable des bâtiments : faire les bons choix >> - Vincent

BILLON - technicites.fr - 12 octobre 2016 - 8 pages
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Document 8;

Docurnent I :

Document 10 :

Annexe A :

Annexe B :

Arnexe C :

Plan 1

Plan 2

Plan 3

Plan 4

Plan 5

Plan 6

( Développer la comptabilité analytique >> - collectivites-locales.gouv.fr -
2016 - 4 pages

< Des repères pour optrmiser ses contrats >> - Cerema - Fiche n'03:
Les mlssions et les métiers de lêxploitation et de la maintenance des
bâtiments publics - Décembre 2015 -12pages
( L'entretien et l'exploitatron des installations de chauffage (CVC) : quel

contrat choisir ? > - Cerema - Fiche n"02: Les m/.ss/bns et |es métiers
de lexploitation et de la maintenance des bâtimenls publbs - Avril 2015

- 12 pages

( Informations concernant la mise en sécurité, restructuration et
extension de f'école maternelle d'INGECOLE > - INGEVILLE -
Novem bre 2016 - 3 pages - l'ânnexe n'est pas à rendre avec la copie

( Mise en sécurité, restructuration et extension de l'école maternelle
d'fNGECOLE > - INGEVILLE - Novembre 2016 - 1 page - l'annexe
n'est pas à rendre avec la copie

( Fiche de sécurité de l'école maternelle d'INGECOLE > - INGEVILLE -
30 août 2016 - 4 pages - I'annexe n'est pas à rendre avec la copie

( Plan masse de l'école maternelle d'INGECOLE - Phase DOE ) -
INGEVILLE - sans échelle - Novembre 2016 - format A3 - le Dlan n'est
pas à rendre avec la copie

<< Plan du rez-de-chaussée de l'école maternelle d'INGECOLE - Phase
DOE)- INGEVILLE - sans échelle - Novembre 2016 - format A3 - le
plan n'est pas à rendre avec la copie

< Plan de l'étage et des combles de l'école maternelle d'INGECOLE -
Phase DOE > - INGEVILLE - sans échelle - Novembre 2016 - format
A3 - le plan n'est pas à rendre avec la copie

( Plan des façades Sud et Nord de l'école maternelle d'INGECOLE -

Phase DOE > - INGEVILLE - sans échelle - Novembre 2016 - format
A3 - le plan n'est pas à rendre avec la copie

<< Plan des façades Ouest et Est de l'école maternelle d'INGECOLE -
Phase DOE > - INGEVILLE - sans échelle - Novem bre 2016 - format
A3 - le plan n'est pas à rendre avec la copie

( Plan support à la fiche de pré-renseignement de sécurisation des
écoles > - INGEVILLE - échelle 1/300è'" - Novem bre 2016 - format A3

- le plan n'est pas à rendre avec la copie

( Plan d'évacuation incendie rez-de-chaussée de l'école maternelle
d'INGECOLE > - INGEVILLE - sans échelle - Novembre 2016 - form at
A3 - le plan n'est pas à rendre avec la copie

Plan 7
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Plan 8 : < Plan d'évacuation incendie 1" étage de l'école matemelle
d'INGECOLE > - INGEVILLE - sans échelle - Novembre 2016 - format
43 - le plan n'est pas à rendre avec la copie

Pfan 9 : ( Plan d'intervention de l'école maternelle d'INGECOLE > - INGEVIUE

- sans échelle - Nlovembre 2016 - format A3 - le plan n'est pas à

rendre avec la coDie

Les p/ans 1 à 9 sont ûnnés à titre dîllustration pour les questions concemant INGECOLE.

Docunpnts reproduits avec l'autorisation du CFC
Ceftains dæuments æuvent conwrter des /ervo,s â des notes ou à &s documents non

foumis car non irf,ispensables à la compréhensign du sujet.
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DOCUMENT 2

@ ÉlrcrnrcrÉ < Vos obligations réglementaires - vérifications périodiques - formalion

La tiste des contlôtes. vérifi.ations et lomâtions réqlementàtres cÈdessu5 n enpâserhaustive et pêut êlre soùmÈe à modilicétro..

. Arr. EL19 A.24109109 lrl . Art. PS 32 A.09/05/06 modifié l4l

. ArI. PE /+ A.22/Aô190 modilié tzt . Art. CTS 35 A. 23101/85 mod ifié 11

.lânt1l .5ansl4l
rl51t3t rllnt5l

En3embta des instâltâtians

A . l1) Pour tes ERP du 1er grorLpe 11r,. à 4r'" categorer
. 12l Pour les ERP d! 2è'" groupe l5i"'catégoriej
. l3l Pour t€s ERP de 5è'" câtégorie, si (e Code du Trâvaii Art. R. 4226-16 à R. 4226-18 est apptlcabte.
. l1l Lâ périodicité de 5 ans est ôppticable âur pârcs de stationnement au titre de t'ârticte PS 32-

ÊLle est annuetle au titre du Code du Travait Art. R.t'226-16 àR,4226-18.
. I51 La vérification périodique annuelte des chapiteaux, tentes, structures est réalisée obligâtoirement

une foas surdeux oar un

. Art. EL19 4.24109109Dieporitils de prole.tiot
contre ta foudrê llCPEI

lnmeubles de ôràrde ll€uteur llGHl

. Art. GH5 4.30/12l11

. Art. GH5 4.30/12l'11

AVérificâtion complète à chaque visite

. CdI Att. R.4226-16 à R.1,226-18 . Art.3. A.26112111En3ambtG des insialtàtions
permànenies

A La périodicité peut être porlée à 2 ans si le rappo.t précédent ne présente aucune observâtion ou si, àvênl

t'échéance, Le chef d étâbtissement a lêit réâ[iser tes travâux de mise en conformilé de fature à réPondre

aux observalions contenues dafs Le rêpport de vérlfication. L'inspecteur du lravaiL doit être ienu informé
de cette procédure pâf lett.e .ecommandé âvec âccusé de récepllon.

. CdI Atr. R.4226-21

. Art. /+.4.2611U11
.1ân{li
. 2 âns l2l

lnstattation5 temoorailes
lchantiêrs du bâtimenl et
des travaux publica,
de (onstruation ou de réDâralion
des nâvircs et bateauxl

A . l1l Pour tes chantiers de Longue durée
. 12)Vérificâtion dite "biennale Dorlânt à minimâ sur 25% des labteâux el 25yo des circuits de distribulion

. cdT Art, R. 4544-9 et R. 4544-10 . D. 2010-1018 30/08/10

. A.26/D1+/12 . A. 2010 -1118 22109 | 10

. Norme NF C 18-510 . C.09110112

HabiIitation éte.trique

l:I . Personnet d encàdrement de travâux électriques ou non électriques dâns un environnemenl étectrique.

- . Personnet utrtsant des iostatlatons étectriques, €ffectuant destrâmux non étectriques en envircnnement étectrique.
. Personnel eftectuânt des intervèntions ou des lravaux hors tension sur des instaltations basse et haute tension.
. Personnet réalisant des opérations éLectriques, même élémentâires,lelt€s que i raccordement, remplacemenl ou

réârmement.
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@rNceNore

Inslattation5 de désentumâgê 1an .3ansirl . A.t. DFl0 A. 25106/80 modifie

& {t) Par organisme agréé ; nstaltêtions de désenfumage mécanique associées à SSI

de catégorie A ou B

Moyens d'extinction ei de secourg 'l an . Art. MS73 A. 25106/80 modifié

Systèmes de Sé<urité In.endie lSSll 1an .3anslll . Art. MS73 A. 25106/80 modifié

Â lrl Par organisme agréé : por.ir SSI de câtégofie A ou I
Systèmê5 d'extinction automatique à eôu de type
sorinkteur

lan .3ansliJ . Art. MS73 A. 25l06/80 modifié

& lll Par organrsme agréé

Continuité des aonmunicâti.ns radioélêatridue5
en infra5truature

lnitiâle lrl . 3 ans 2l . Art. I.457l 4.25106/80 modilié

A Par organtsme agréé
lllPour tous tes bâtlments neufs/existant5 el pour les instaLlations de relayage neuves
I2lPour les bâlimenis équapés de retais

lhstallations de.hauftâtê, yentilation, réf rigérâtion,
ttimatis.tion !t .ondition nêment d'ai.et instaltâtions
d'eau ahaude sâhilaile

'l ân . Art. CH58 A. 25106/80 modifié

Appareits et in5tâtlati!n5 utitisant des gât
<ombu5tibtê3

1ân . Art. GZ30 A. 25l06/80 modifié

Âppa.eils dê cuisson ou dê rêmi5€ en têmpérrturê
destinés à [a restauration

lan . Art. GC22 A. 25106/80 modifié

Instâllitions des espaces sréniques 1an .I66 tll . Art. 157 A. 05/02107

A ERPdetype L: lllPâr organisme agréé

Instattètions fires dê gaz médi(aux 1ân . Art. U6/, A.10112/0/+

& ERP de rype U

Instôttatiohs de désehlumâgê méqanique, systèmes
d'alarme, de détection et de sécurité incendie,
moyens de luttê.ontrê fineendie, dispoÉitifs
d obturâtion cou!e-leu

. a la mise en seryice 111

rlanlzl .2ansl3l
.5 âns lri

. Art. PS32 A. 09/05/06

A Parcs de stalionnement couverls :

. lllPar orgânisme âgréé

. l21Pârcs > 250 véhicules

. (3)Parcs s 250 véhicutes

Circutatre - CdT, Code du Trâvait- cds.: Codê de la Santé PubUquè'CdE : Code de IEnvironnêment
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lmnesble! de Crarde Hâutrur llcHl

. ArI. GHs A.30/1211 1

. Art. GHUI2 54 A.3OI12/11

. l,loy.ni d'exlinction lextincteurg, RlA, aliment tion de3
sêaouG en€ôu, boucheg el poteâux d'inrendie privés,
côlonnes sè€hes êl en chargcl

.systèmes de Sé(urité InGendie lSSll

. Instâllâtion3 de désênfumage llll2l

.syetàmes d'exlinclion automâtique lêau, gàr, poudre,
moussGl

. Evaauâtion des oaux d'êxtinction

. Intêrlhone3, fioyêns de tiairon3 phoniques, moyêns
de tété<ommunication de sécurité

. ouv€rturc deB porles àutomatiques coutissantes
de t'immeubte

. lnstâttelions de gâr combu3tibte3

. Âppe.€its de.ui59on ou de réch.uffâge dèstiné5
à la rc5taur.tion

. lnrlâtl,.tions de chruffaEe

. lnstatlalions dê 9.2 médlcôux 13)

. Avant occupâlion
des locaur

. Après toule
moditicâlion

.'l ôn

A. Par organisme agréé
.lll ouvrants de désenfumage naturel de secours: 20 %/an
. l2l désenlumage mécanique : mesures d€ vitesses, débits et pressioîs de 20%

. Art. GH61 A.30/12l11Ch.rgê càlorifique des élémenls mobitiêrs êt
d'amén.gements intériGurt combuitibles lll

A. Par organisme agréé
. I1l Hors Loceux d habitation
. l2l 0âns Iânnée qui suil Iinstâttâtion dâns Les lieux ou loule moditication

importanle dè l aménagement

Moyens dê socours ot dg lutto.ontre l'incendie
. Â lâ misê êh service

.6 mois

. CdT Art. R. 4227-39

Signaux dê sécuriié (tumineux ou a.oustique5l . CdT Art. R. 4227-39 . A.04111/93

Systèmes d'lxtinction autom.tiquc à eau de typ€
spdnkteur

Vérifiaêtion pô. personnes et organismes certifiés dem.ndée pâr t'assureur dàns

Le câdrè des rélérertiets CNPP/APSAD

Prévention Consêit Inccndie lÀPCll

Â Mission par personnes et organismes certifiés demândée par L'assureurdans le cadre

des référentiets CNPP/APSAD

. Cdf Ar\. R. 4227 -28, R. 422'l-38 et R. t+227 -39 . C. 04/05/05Entraînement à l. tutte <ontre t'incendie

It Sàlariés d un étebtrssement soumis âu code du trâvârl

Ouatitication des s€rvic.s do sé.urilé
incerdie - lslAP

! Personnet occupant le fonction, d'âgent. de chef d équipe, ou de chef de service, de sécurité incendie

dâns un ERP/IGH

La liste des contrôles, vériticalion3 ei tormâtions réglëment.ires ci-dessus n ert pas exh.usliveel pêolêtrê soumÈe à modrtrcatron.



Contrôte techniaue dês àscenseurs .5 ans . D. 200 I,-9 6t, 09 I 09 l0 4 modiliê

A Responsâbilité du propriétàire de t insiattàtion

Vérificntion5 périodiques lâ3censeurs,
monte-chârgês èt équipemeht assimitésl

lan . CdT Art. R. 4323-23 à R. 1.323-27 . 4.29112110

A . ResponsâbiLité de ( employeur lorsque t étabtissement est assujetti au code du trâvâil
. Ascenseurs, monle-châfges, élévaleurs de personnes n excédanl pas une viless-. de

0,15 m/s, instâlLés à dèrneure

Portès et portaits ôutomâtiquôs et
sêmÈâutomâtiques

. Cdf Art. R.1,221-12 e|R.42211-13 . A.21112193

A À ta su te de to!te dèfailtance

Êlabli5temert re.êvant du tubliG lElfl
Véailicâ:iontêchôique desa5aenseurs .lnitiate . Art. AS9 A. 25106/80

A . Avanl leur rèmise en service
.5uite à uoe translormation importanle

Vérif icetion 9énérate périodiquê dês.s.enseu15
Pâr rappôrt atr risque incendiê

.5âns . Art. AS9 A. 25106/80

A Resporsêbitité de ferptoitânt

Vérifitâtionle<hniquedes escàtiêrs lné€aniques
êt trôttoirs routants

.lnitiate . Art. ASl0 A. 2sl06/80

A . Avant leur remise en seryice
. Suite à !ne transtormation impodente

Vérif icâtion 9érérate périodique dês escatiers
|né.aniques et trottoirs routantg

tân . Art. AS10 A. 25106/80

Ex..nens des .haînes et crémaitlères des
ercalieas mécâniques et troitoirs aoutÂntg

. Art. AS 10 A. 25106/80

Àraensêuls et nonla-charges .6 moislll .1an l2l . Art. GH5 A. 30/12l11

A . lll Pour les appareits munis d un appel prior,tâire pompiers
. I2l Pourlous [eE autres aooareits

IUJASCENsEURS - MONTE.CHARGË5 - PORTES ET PORTAILS

>A.:Adicle-0-:décret-A.:Arrêté-C.:Crculâire-CdT:CodeduTravâil-CdS.,CodedelaSântéPubtique-CdE:CodedetEnvironnement

PréDôralion à I'habilitation "màneuyre
de secours surâ9cen9êut5"

. D.2008-1s25 l5/12108

& Travâitteurs effectuant des travaux de véfiiication d entret en, de réparation ou de transformatton
sur les êscense!rs, [es escaLiets mécaniques, les trottoirs routants.,,
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ffiltnrs oe.ieux - EauTpEMENTS sp0RTrFs

. D.94-699 10logl91,

. D.96113618112196
. A ta mise en service
. Périodicilé définie par t'exptoitânt

Equipelt|ents et âi.es dêje{x

. Périodicilé définie pâr t'exptoilant

. Code du Sport
Arr. R.322-19 à26

. Seton ['équipementÀutr.! équipements spo ifs lPar.ours acrobatiques en hôuteur,
structurcs artif iaie[tês d'escâtâde...]

. Eh générât I ân

@ HvotÈrue - saurÉ

AMBIANCE DE TRAVAIL

. D.2006-892 19107106 . cdlArt- R-4431-1 à R.4433-7

. 4.19107106

lleraÉge des hivêaux sonores aux
postes de tr.vail

. Au moins tous lês 5 âns

A En cas de modification des instatLetions ou des modes de tra\rail

. D.2005_7t+6 0t+l07lo5 . cdT Art. R. 2.4,44-1 à R.4444-7

. A.06107105

. Mise àjour conseittée tous
les 5 ans

Mesurage des vibÉtions aux postês
de tlâvait

A Lors du changement de matériel ou de [a duée d ulrhsetion des diftérents màlériels

. CdT Art. R.4223-l à R. /+223-12Mesure de5 niveaux d'écleirement . Périodicité à défini. en fonclion
des règtes d'entrelien lixées par

t êmployeur

. Examens d€9 instèttàlions d'âérêtion
de5lo..ux à pottution noh spétilique

. ExamenS d€5 instatlàtions d'aétâtion
de5 (ocrux à pottution spétifique 5âns
syslème de recy(ta9e

Examens des inst.ttations d'âéralion
des tocâux à potlution spé.ifiquê evec
5ystème de rccyclâEe

. CdIArt. R.4436-lRisques tiéE à t'exposition
au bruit

fi Salariés exposés à un niveâu sonore supérieur ou égâl à 80dB ou quand [a pression acoustique de crête

dépasse 135d8

. CdT Art. R.4447-1

& Tout personne[ €xposé à desvibrâtions répétées

>Art.:Articte-D.idécret-A.:A|rêté-C.:Cift!laire-CdTrCodeduTrâvàil-CdS.:CodedetâSantéP'rbtique-CdE:CodedetEnvimnnemenl
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SUBSTANCES DANGEREUSES

Év.turiion du risquê.hinique . En côs de modificâtion importante des conditions pouvant

aflecter tâ santé ou tâ sécurité des travailleurs

. CdTArt. R.4412-1 à R.4412-10

. CdTArt. R.4412-59 à R.4412-65

A Pouf toutê âciivité erposânt les trâvaitteurs à des agents chimiques dêngereux ly compns sowànrs,
poussièrês de bois, fumées de soudage,.,l

Mesufe de t'êxpogitirn èu risquê
6hinique: pottuâ nte à vâtcu rs
limitês contËignantes

lan . CdT Art. R. 4412-59 à R. 4412-16/.
. CdI Art.R.4412-27 à R.4412-31
.4.1s112109

A A ['issue d'u ne éva{uation des risques chimiquês, il est procédé à L étabtissement d une straté9ie dê
prétèvement, dé campàgnes de mesures et à ['étabtissement du diâgnostic de respect de La VLEP

Ëtat de conservâtioh des ltocages,
calorif u9es, tâux plafonds lmâtériâur
tiste Alcohten.nt de t'amiaôte

.3âns lmâximuml . CdS Art. R. 1334-27

A A L'occasion de toute modificâtion susbstantiette de l'ouvrâoe et de son usâoe

Suryaittanre dù niveau
d'empoussièrcment dans
1'.tmo.ohère

Seton tes ésuttels de t'évatuêtion de t'état de.onservôtion des
flocâger cêtorilugeâges o! fâux plafonds lmâtériaux tisteAl
contenânt de l'àmianle

Suite à des travêux de relÈit ou dê cohfihemenl des ftocagea
cabrifugeagês ou faux ptafonds lmatériâox tiste Al contenant
de t'emiante

Suite à destÈvâuxde retrait ou de confinêmenl de môtériaur
ou produits de la tiste B contenânt de famiante lorsqu'ils sonl
effectués à lintérieur de bâtiments occup& ou lr&luêntés,

. CdS Art. R- 1334-25 et R. 1334-27

. CdS Art. R. 1334-25 et R. 1334-29-3

l.lisê à ioor d! DossierTechniq!ê
Arniânte

.3 àn5 lmaximuml . CdS Art. R. 1334-29-5

A . Suite à prestation de :

- Vérilacâtion périodique de L'état de conservôtion desllocâges, catorifugeages et faux ptalonds
- Trâvâux de retràil ou dè confinehent de malériaux contenânt de ['âmiânte
- Communicetion aux enlreprises intervenântes sur le site
- Repéragè âmiânle âvânt travaux pour intègration des éléments rèLâtifs aur matériàux et produits

conlerant de famiante déaouverts à I occasion de travâux ou d opérêtions d entretien.

contfôte des di5.onnecteurs làn . CdS Àrt. R. 1321-57

A Par une personne hâbititée

Ânâtyses Lêgiorêtta l.t mise
ên ptac! d'un carnel sàn:iàirel

lân . 4.01102110

A ERP équipé de productiohs cottectives d'eâu chaude sânitaire (ÊCSl et mettant à disposilion du public
de { eâu châude sênitaire sur des points d'usaqe à risque lex: douche...)

Prétèvement etenalyse des eâux
5anitakeg

I en conseillé . cds R. 1321-1 à R. 1321-'t-5
. D.11lO1/07

>Art.:Articte-0.:décr€t-4.:Arrêlé-C.:Circulâire-CdTrCodeduTravait-CdS.:Cod€deLaSantéPubtique-CdE:CodedetEnvironn€ment
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DOCUMENT 3

Zil
-J-

Llb.tta,Et l l, Fût.rnllt
N'PU!LIQ]'E FRANçAJSE

LÀ MINISTRE DE L'NDUCATION
NÀTIONAI,E,

DE I,'trNSEIGNEMÉNT SUPERIEUR
ET Dtr IÀ RXCTIERCHE

LE MINISTR-T, DE L'INTERÛ:UR

Paris, le 29 juillet 2016

La ministre de l'éducation nationale, de I'enseignement supérieur et de la recherche

Et le ministre de f intérieur
À

Monsieur le préfet de police

Mesdames et messierus les préfets de région

Mesdames et messieurs les préfets de département

Monsieur le préfet de police des Bouches-du-Rhône

Mesdames et messieurs les recteurs d'académie, chanceliers des universités

Mesdames et messieurs les vice-recteurs

NOR: INTI(1615597J

Instruction relative aux mesures de sécurité dans les écoles et les établissements scolaires

à la rentrée scolaire 2016

Le 25 aovembre e_i le 22 décembrc 2015, vous avez été rendus destinataires des circulaires

précisant les mesures de sécurité à methe en æuvre dans les écoles et établissements scolaites,

Un guide < vigilance attentats, Ies bons réflexes > rédigé avec le secrétariat général de la
défense et de la sécurité nalionale a été difftsé aux acteurs 1ocâux en féwier 2016.

Les récents attentats ôt le contexte de menace tenoriste imposent une vigilance renforcée e1

nécessitent d'assurer sur I'ensemble du teuitoire Ia mise en æuvre effective des mesuts
parliculières de sécurité par les directerus d'école, les inspecteurs de l'éducation nationale ôt

les chefs d'établissement, en liaison avec les autorités académiques et les prefets de

département. Certaines mesures impliquent également l'intervention des collectivités

terriloriales, compétentes polr les infrastructures scolaires.

1. La prévention des risques etla préparation des écoles et établissements scclairss

Les âulorités académiques s'assureront que chaque école et chaque établissement scolaire

vérifie la connaissance par les personnels du plan particulier de mise en sfueté @PMS) lors de

la prérentrée. Trois exetcices seront organisés durant l'année scolaire, dont un avant 1es

vacances de Toussaint. L'un de ces exercices portem sur un attentat-inkusion.
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Elles veilleront à la mise à jout des répertoires de coordonnées téléphoniques des directeurs
d'école, des inspecteurs de l'éducation nationale et des chefs d'établissement, dans le cadre

des procédures approuvées par la CNIL, afin d'être en capacité de donner rapidemeût I'ale:te
et toutes les consignes nécessaircs à I'ensemble des écoles et établissements scolaires. Toutes
les académies devront testel I'envoi d'une alerte nar SMS le iour de la orérentrée.

Elles tappelleront qu'en cas d'attentat-intrusion, I'alerte doit être distincte de l'alerte incendie
et qu'elle doit être audible.

Les autodlés académiques désigneront au niveau académique et pour chaque dépafement un

référ'ent streté, en amont de la prérentrée, dont les missions sont de s'assurer de I'effectivité
des mesures de sécurité et d'accompagner les écoles et les établissements scolaires. Ces
référents accompagnent ûotamment la mise en æuvre des PPMS et de ses exercices, ainsi que

des diagnostics de sécurité. Ils conseillent les directeurs d'école, les inspecteurs de l'éducation
nationale et les chefs d'établissement et assurent un lien privilégié avec les représentants des

collectivités propriétaires et notamment avec les maires au titre de pouvoir de police.

Dans le cadre de la sécurisation des espaces particulièrement vulnérables des écoles et des
établissements scolaires, vous veillerez, ohacun pour ce qui vous concgrne, à ce que les
collectivités puissent bénéIicier de I'expertise et du conseil de vos services pour identifier les
havaux priofitaires. Vous vous appuierez sur les diagnostics de sécurité et les plans
particuliers de mise en streté.

Une attention particulière sera portée aux abords des écoles et des étâblissements scolaires
afin de renforcer la surveillance de la voie publique et d'éviter tout athoupement prejudiciable
à la sécurité des élèves. Des consignes précises devront être données pour rechercher la
solution la plus adaptée et éviter, à chaque fois que possible, les rassemblements sur la voie
publique en cas, par exemple, d'alerte à la bombe.

Vous trouverez ci-joint les courriers adressés aux présidents des principales associations
d'élus locaux que vous pourrez utilement communiquer aux représentânts des différentes
collectivités.

2. La formation des cadres

Les autorilds acadérniques rappelleront les mesures de sécurité aux chefs d'établissement et
aux irspecteurs de l'éducation nationale du premier degré lors des joumées de réunions
précédant la rentrée. Elles organiseront, dans le cadre de la formation initiale, un module de
formation à destination des chefs d'établissement slagiaires et des nouveaux directeurs
d'école durant I'auée scolaire. Avec I'aido de l'Écolo supérieure de l'Éducation Nationale de
I'Enseigneme:rt Supérieur et do la Rechershe (ESENESR), des modules de formation
continue à desLination des persomels de direction et d'inspection, ainsi que des directer:rs
d'école, seront mis en place.
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Le nombre de personnels d'encadrement (chefs d'établissement, inspecteurs de l'éducation

nationale,...) formés à la gestion de crise sur le modèle des fotmations au CNEFG de St-

Astier sera augmenté, Les cadres formes dans I'académie seront identifiés avant les vacances

de Toussaint et devront, particulièrement ceux formés en niveau 2, être mobilisés pour

intervenir dans les formations initiales ou continues portânt sul la sécudté.

Un suivi de ces mesues sera assuré au niveau dépademental et académique. Il faciltçra la

mise à jour régulière des instructions et la mutualisation des bonnes pratiques entre les

teritoires.

3. Les capacités de réaction et la senslbilisation de la communauté éducative

Les cellules académiques de gestion de crise dewont être opérationnelles avant la prérentrée.

Les persomels mobilisables en cas de crise auront été identifiés en amont. Un lieu équipé de

moyens de communication aura été déterminé et la cellule commr:nication aura péparé les

modalités de diffiisisn d'i:rôrmation au gland public et aux médias via les dilïérenls modes

de communicalion (site académique, médias sooiaux, ...).

Les correspondants < Éducation nationale > destinés à intégrer les cellules de crise (COD,

COZ, ...) des forces de sécurité seront identifiés, en nombre sùffisant pour assurer le

fonctionnement de,s cellules en cas de prolongation de la crise, et disposeront des coordonnées

de ces cellules. Ils seront reçus dans les cenhes d'offrations et de renseignement des forces

de sécurité.

Dans ch3que département, les préfets organiseront un exercice-cadre de gestion de crise avec

les autorités académiques.

Vous veillerez à améliorer les capacités de résilience de la communauté scolaire, c'est-à-dire

la capacité à ne pas se laisier surprendre et à avofu les bonnes réactions' La formation aux

premiers secolrrs avec la généralisation d'une sensibilisation aux gestes qui sauvent de tous

les élèves en classb de troisième et de la formation au PSCI de lous les élèves dé1égués

consttue une modalité individuelle et colleotive. Des instructions particulières vous setonX

adressées sur ce sujet avant la rentrée scolaite,

vor:s de*anderez aux directeurs d'éoole de tenir des réunions de teûtrée avec les parenls

d'élèves pou: ls:r exposor les mesures de sésudte prises, pour leur rappeler les bons

comporiêments lors des entds et des sorties des écoles, et pour solliciter, s'ils le souhaitent,

leur aide pour la sensibilisation et la mise en æuwe des règles définies pour assurer la sécurité

au rnôment des entrées et sorties des élèves.

De môme, dans les collèges et lycées, les chefs d'établissement devront apporter dès Ia

rsr*ée, uae information aux élèves et aux parents sur les mesures de sécurité prises.
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4. Le suivi des élèves €t personnele dans un processus do radicnlisation

La sécurité des écoles et des éîâb.lissements scolair€s passe également par la connaissance par
les autorités académiques des élèves signalés oomme entrés dans un processus de
radicalisation. Les préfets infonneront ies inspecteurs d'académie-directeurs académiques des

services de l'éducation nâtionale (IA-DASEN) des résultats et des suites des évaluations
realisées après signalement, ainsi que des situations sensibles pour les écoles et établissements
scolaires.

Pour les situations les plus sensibles, les IA-DASEN informeront à leur tour les directeurs
d'école, les inspecteurs de l'éducation nationale et les chefs d'établissement concernés, afirr
d'examiner les conditions de scolarisation et de suivi éducatif de ces ieunes.

Par aillews, les autorités académiques seront également informées par les préfets de tout
signalement de même nature concemant les personnels exerçant dans les écoles et
établissements scolaires, ainsi que des résultats et des suites des évaluations réalisées après
signalement, afin qu'elles puissent prendre les mesures appropriées en concertation avec la
direction générale des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale, de
l'enseigaement supérieur et de Ia recherche.

La sécurité des écoles et des &ablissements scolaires est une priorité absolue, Elle concet!.e
au premier rang l'État, mais implique aussi les collectivités territoriales et I'ensemble de la
communauté éducative, qui doit etre impliquée pour prévenir la menace et développer une
culture pérenne de la gestion des risques.

//

l/ î"//-*-"/'/
J

Naiat VALLAUD-BELKACEM
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LÀ MINISTRE DO L'ÉDUCATION NATIONALD.
DE L'ENSEIGNEMtrNT ST'PÉRTDUR

ET DN LA RNCHDRCHE

LE MINISTRE DE L'INTERIDUR

Paris, Ie 2gJUIL.2016

Monsieut le Président

Les rdrents atlen:e1s ot le contoxlo de menace tenoriste exigent la mise en æuvre de mesures

parriculières de sécurité des écol€s, Ces mesurcs ont été définies dâru les ciæulaires que nous

avons prises les 25 novembre, 4 décernbre et 22 décembre 2015 ailsi que dans le guide
( vigilânce attentats, les bons réflexes D rédigé âvec le secrétadat généml de la défense et de

la sécurité nationale et diffirsé aux acteurs locaux en février 2016

Comme le Président de la République I'a évoqué devant les maires, lors du dernier congÈs de

votre essociatio& Pimplioation des élus aux côtés de l'État est indispensable tant pour

appofler an messsge de con{iance à la population que pour la mise en æuue de ces mesulrs
de sécurité,

La sécurisation des espaces particulièr€ment vulnétables des écoles (enceintg accês isolés,

façades exposées,...) nous paraît constitucr une priorité. Poul cela, des plans parliculien de

mise en strcté (PPMS) ont élé réalisés depuis novembrB 2015, avec la contribution des élus,

afin d'identiter ces espaces et les travaux à effectuer, La oontinuité du dispositif de sécurité

dans les temps périscolaires constitue également une préocoupation à prendre en compte.

Nons avons demandé à nos services de se rendre disponibles poul aider les maires à identifier

les trayanx prioritailes permettan! de sécuriser les éeoles et de faoiliter les a.lertes. Les élus

pouront ainsi s'appuyer sur les services de ltÉtat et en partioulier les couespondants localx
de po.lice ou gendarmerie ainsi que le référcnt sûreté de l'Éducation nationale désig:ré pal

I'Inspecteru d'académie-direoteur académique des serviqss de l'éducation nationale.

Monsieur François BAROIN
Président de I'Association des Maires de France

41 Quai d'Orsay

75343 PARIS
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Une âttentiotr particulière devm enfin eû€ poltée aux abords des ésoles afin d,éviter toui
attoupement préjudiciable à la sécurité des élèves, En lien avec les comesponda s police ou
gendarmerie, les équipes éducatives et le référ.ent sûreté de l'Éducation nationale.
I'implication des élus et de la police rnunicipale est un point essentiel pour I'efficaciTé du
dispositif et pouna pemretûe de systématisel les schémas de surveillance de voie publique des
écoles et des établissements scolaires.

Enfin, instnrction a été passée aux Inspecteurs d,acaclérnie-directeurs acadérniquet des
services de l'Cducation nationale de demander aux dirccteus d,école de teuir des réunions de
rcnlréê ayec lss parcnts d'élèves pour leur exposer les mesurps de sécurité pdses, poul leur.
nppeler les bons conpofienrents lors des €nt(ées et sorties des écoles, et pour solliciter., s'ils
le souhaiten! leur aide pour la sersibilisation et la nrise en æuvrr des règles de sécurité, Nous
le verrions que des avantages à ce qu'un l.éprésentant de la commune puisse être p#seni à
cette occasioa de manièle à illustrer la mobilisation des services publics poul la prnteclion des
enfants.

La séculité des écoles et des enfants est I'affaire de tous: État, collectivités, pe.rsonnels,
parents d'élèves. C'est l'ensemble de nos efforts conjugués qui peunettra à l'école de roster
un lieu protégé pour que les enfants puissent apprendre les savoirs fondamentaux nésessaircs
à leur réussite futurc.

Nous vous renercions par avance poru les informations que vous pounez porter à la
coonaissance des maires de manièr'e à ce que nous puissions ensemble conhibuer à l,effoft
supplémentaire de vigilance et de sécruisation qu'attendent nos concitoyens.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, I'expression de nos salutations distinguées.

/î**
Najat VALLAUD-BE
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DOCUMENT 5

GMAO : un outil puissant pour optimiser la
maintenance

Publié le 0410512016
Par Jean Lelong, technicites.fr

Flick by Scott Maxwell

La gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) constitue un outil
intéressânt pour les collectivités, Pour preuve, Iancienne région Languedoc-Roussillon
vient de mettre en place un logiciel I'Carl Source". Adaptable et paramétrable en
interne, il permet de répondre à des besoins divers âvec un môme outil.

Chiffres-clés
Coût du logiciel : 250 000 € (licences, assistance, maintenance).

Avantage : un logiciel conçu comme une boîte à outils, entièrement paramétrable et évolutif.
Inconvénient : la base de données doit être mise à jour en temps réel pour que le système

conserve sa pertrnence.

4 années: auront été nécessaires pour rendre l'outil de GMAO entièrement opérationnel.
Mais les trois directions concemées ont avancé à des rythmes différents. Et de nouveaux
développements sont à venir.

D'ici quelques mois, 900 agents de l'ancienne région Languedoc-Roussillon auronl
directement accès à un logiciel de gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO).
L'outil, utilisé comme guichet unique, leur permettra indifféremment de signaler une
climatisation défectueuse, de commander du papier à en-tête ou de réserver une salle pour un
événement particulier. La demande sera visée électroniquement par la hiérarchie et adressée à

la direction du patrimoine bâti et de la logistique (DPBL).

Dématérialisation
< Aujourd'hui, une demande de mobilier doit être présentée sous parapheur et suivre la voie
hiérarchique, indique Alain Saussotte, responsable GMAO au sein de la direction. Une
procédure d'autant plus lourde que les services sont dispersés dans plusieurs bâtiments et
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dépademcnts. > La DPBL sera en mesure. grâce au nouvel outil, d'cxtraire toutes les données

voulues pour alimenter sa comptabilité analyique. Elle pourra également, dernain.

programrner des opérations de maintenance et contrôler I'activité des prestataires extérieurs

chargés de l'entretien des bâtiments et des installations.

Mieux : l'outil sera couplé avec la gestion technique centralisée (GTC), qui pourra générer

automatiquement des demandes d'intervention en cas d'anomalie. << Nous avons référencé l2
000 équipements dans la base de données, détaille Alain Saussotte. Nous sommes en train

d'écrile dans le logiciel les gammes d'interventions techniques liées à chaquc équipement en

vue de mettre en place un système de maintenance préventive. >

La direction du patrimoine bâti n'est pas la seule à s'être engagée dans la GMAO. La

direction de l'éducation et la sous-direction des ports ont adopté le même outil. < Ces trois

directions nous ont contactés en 201 0 avec des besoins et des objectifs difïérents >, explique

Katia Levé, chef du service < études et solutions applicatives > à la direction des systèmes

d'information (DSI).

Des besoins différents
< L'éducation voulait gérer les demandes d'intervention des lycées, les ports avaient besoin

de remplacer un logiciel de comptabilité analytique en bout de course, la direction du

patrimoine bâti avait une problématique de gestion des bâtiments, reprend-t-elle. Nous aurions

pu répondre à ces demandes avec des solutions métier vefticales, adaptées à l'univers de

chacun. Nous avons préféré proposer une réponse commune. ce qui permettait de mutualiser

les compétences, de créer des interfaces et de maîtriser les coûts. >

Après consultation, la région a fait le choix, en2012, du logiciel Carl Source, de l'éditeur Carl

Software. < Ce logiciel offrait la possibilité de gérer trois métiers différents sur une même

base, observe Sébastien Mouney, chef de projet GMAO à la DSl. C'est un outil très puissant

et facile à paramétrer. Il n'y a pas besoin d'être informaticien pour créer des écrans. >>

Un logiciel en interne
Le paramétrage du logiciel a été réalisé en inteme, avec I'appui d'un consultant de Carl

Software. Pour ce faire, la DSI a mis en place un comité de projet, associant les responsables

des trois directions concernées, et trois groupes de travail, un par direction. Au sein de ces

groupes ont été définies les arborescences qui décrivent le patrimoine et validés les processus

de circulation des demandes d'intervention.

Les trois directions avaient envisagé initialement de partager une même base de données.

moyennant un cloisonnement des droits d'accès. La direction des pofis a finalement choisr

d'installer sâ propre base. Une solution qui simplifiait le paramétrage, mais imposait I'achat

d'une deuxième licence et le recours à un serveur supplémentaire.

Chacun son rythme
Les directions ont progressé à des rlthmes différents. Celle de l'éducation a choisi d'aller vite

et d'apprendre en marchant. Le logiciel a été rendu opérationnel dès mars 2013, après six

mois de préparation seulement, L'outil centralise désormais toutes les demandes de travaux

des lycées, ce qui réduit les temps de traitement et garantit la traçabilité.
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Côté ports, il a fàllu dcux ans pour délinir et développer les fonctionnalités voulues : suivi de

I'activité des agents, maintenance des ouvrages... La DPBL devrait passer à la phase de
production courant 2016. L'étape suivante consistera peut-être à étendre le système à

l'ancienne région Midi-Pyrénées. < Les directions de l'éducation et du patrimoine ont pris
contact avec Ieurs homologues de Toulouse, qui se sont montrées très intéressées )), constate

Sébasticn Mouney.

Focus

<< Donner plus de sens âu métier de chacun )
< Le premier intérêt de la GMAO est de regrouper toutes les données au même endroit, ce qui
permet ensuite de les compiler et de les exploiter. L'information devient accessible où que

I'on se trouve. puisque l'application Carl Touch permet aux techniciens d'accéder au système
depuis un mobile. Cela génère des gains de temps importants. Autre avantage :

l'automatisation permet de rationaliser et d'industrialiser les processus, donc de les rendre
plus efficaces, et ainsi de donner plus de sens au métier de chacun. On évite des doubles
saisies et des travaux rébarbatifs. Enfin, la démarche a permis de fédérer : les gens discutent,
remettent en cause les procédures. C'est positif. >>

Sébastien Mouney, chef de projet ( GMAO > à Ia direction des systèmes d'information

Focus
( Des applicâtions propres à chaque direction >
< Mon rôle a été d'accompagner la région dans la mise en place de Carl Source. ll s'agissait
de mettre en place les données, de définir les processus, de personnaliser I'outil et de répondre
aux besoins métier de chaque direction. Nous avons adapté les écrans en fonction des métiers.
Le lancement a été rapide pour la direction de l'éducation qui avait des besoins identifiés et

simples. Pour les ports, nous avons réalisé certains développements spécifiques répondant à
des besoins précis. Pour le patrimoine, nous avons profité des possibilités du logiciel afin de
permettre aux agents d'exploiter I'outil sur des usages bien particuliers, sans rapport avec la
maintenance. >

Amaud lægrand, chefde projet chez Carl Software

Focus
( Un temps de traitement divisé par trois >
< Grâce à Carl, les demandes de travaux des lycées, qui nous parvenaient par email, courrier
ou téléphone, sont désormais canalisées sur un support unique. Mon rôle est d'orienter ces

demandes vers nos équipes d'intervention ou vers des chargés d'opérations, et d'en contrôler
le suivi. Le temps de traitement des interventions a ainsi été divisé par trois. Ce système nous
permet en outre de partager I'informâtion au sein de la direction de l'éducation et de

conserver un historique de la maintenance. Nous travaillons aujourd'hui à mettre en place un
système de maintenance préventive et projetons d'associer à Carl les plans des lycées, via un
logiciel de gestion électronique de documents. >

Jean-Eudes Leduc, coordinateur des opérations de maintenance à la direction de l'éducation
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DOCUMENT 6

Réussir un projet de GMAO au sein des

services techniques
techn icites.fr

I)ublié le 2111012014 Par Bruno Iratchet, consultant

Iiiches
! ]lraneues tecâniouae

Champ d'application
. GMAO (gestion de maintenance assistée par ordinateur) et GTP (gestion

technique du patrimoine)
Cc sont deux domaines complémentaires et on retrouve souvent deux directions distinctes en

particulier pour le patrimoine bâti. D'une part, l'activité dite de constructeur correspond à

l'activité de manager du patrimoine qui gère les acquisitions, cessions, constructions,

locations, affectations, mise à disposition.

Au-delà du référentiel et de son descriptif, la vue juridique du patrimoine (actes juridiques,

contrats d'assurance. baux...), ainsi que les contrôles sécurité (ERP) et les diagnostics comme

l'accessibilité aux personnes handicapées entrent dans ce périmètre.

D'autre part, l'activité dite du conservateur consiste à conserver ledit patrimoine en bon état

de fonctionnement, ce qui inclut alors les activités de régie ouvrière ou d'atelier, de garage, de

magasins-.. La GMAO est associée au second volet bien que la connaissance du référentiel

soit nécessaire. La GTP englobe l'ensemble des activités. en général, même si parfois on la

limite au premier volet.
. Des métiers multiples et des domaines variés

La GMAO est un vaste domaine et peut s'appliquer aux nombreuses spécialités des métiers

des selices techniques. Les ser-vices techniques s'adressent à tous les patrimoines d'une

collectivité:le patrimoine bâti, le patrimoine non bâti, le parc automobile, le patrimoine

technique (réseaux, mobilier urbain, éclairage public), I'espace public : la voirie et les espaces

vefts, les services de la propreté, Ies services logistiques d'aide aux manifestations, les

réseaux d'eaux et d'assainissement, etc.

Dans un premier temps, on peut indiquer que la GMAO va recouvnr :

- les travaux dits d'urgence (réparation et dépannage) ;

- les actions préventives (entretiens et contrôles effectués avant qu'une panne ne

suruienne) ;

- les actions systématiques et suÉout les mises en conformité (contrôles techniques,

contrôles de sécurité) :

- les programmes d'investissement planifiables (gros travaux, réhabilitation).

Ces actions ne seront pas conduites de la même façon : certaines sont planifiables et d'autres

non ; certaines sont récurrentes et d'autres ponctuelles (petits dépannages dans un bâtiment,

entreticn des pelouses d'un espace vert, contrôle technique périodique des véhicules,

remplacement systématique des ampoules pour l'éclairage public...).

Toutes ces actions vont mobiliser des moyens : humains (régie et prestataires), matériels

(engins, véhicules, appareils, outillâge, stocks consommables... ) et financiers qu'il faudra

planifieq suivre et piloter. La gestion et la mise en æuvre de ces moyens conduisent à partager
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des informations avec plusieurs applications structurântes de la collectivité : la gestion

flnancière et conrptable (GF) pour les budgets, nrarchés et fburnisseurs, et la gestion des

ressources humaines (RH) pour le personnel en régie en particulier.
Au cas par cas, d'autres interfaces plus spéciliques seront nécessaires : prises de carburant
pour le parc autos, alarmes pour les unités techniques, clefs ou consommalion d'énergie pour
le patrimoine bâti... Le périmètre fonctionnel déborde donc du simple périrnètre strictement
métier de la CMAO. Au sein même de ces unités techniques, plusieurs catégories

d'intervenants sont à distinguer : le personnel d'encadrement, le personnel ouvrier, les

magasiniers, les acheteurs, les comptables, les décideurs.

Il laut aussi tenir compte des élus qui vont régulièrement demander des corrptes ou des

demandeurs d'interventions qui sont externes aux services techniques. Des métiers, des

domaines, des axes analytiques différents et souvent des priorités ph.rs ou moins arbitraires
sont donc croisés. On peut parler d'arbitraire car soumis au choix décisionnel d'un décideur
qui définit ses propres axes prioritaires dans la mesure oir ils ne sont pas réellement imposés
par un règlement.

. Concilier la réglementation et le confort
En elïet, si les priorités définies par la collectivité peuvent évoluer au gré des changements
d'élus, de directeurs ou de chefs de service, c'est essentiellement dû au 1àit qu'il y a peu

d'obligations réglementaires dans le cadre de la gestion des services techniques. Parmi celles-
ci, on peut néanmoins citer le contrôle des ERP (établissements recevant du public), la
détection des matières dangereuses, le lien inventaire physique du patrimoine et inventaire
comptable, le respect des marchés et les mises en conformité (accessibilité...).
À I'exception de la gestion des stocks (avec la comptabilité matière), et des quelques points
réglementaires évoqués ci-dessus, tout le reste n'est que ( confort >. Mais en délinitive, les

points évoqués ci-dessus vont progressivement faire ressofiir au sein du périmètre de la
GMAO au sens large, un noyau incontournable et obligatoire de tâches à accomplir. Il en va
ainsi des contrôles obligatoires pour les ERP;les plans de mise en conformité de

I'accessibilité des bâtiments et des voiries vont eux aussi imposer un cadre strict à respecter.
Au sein de services techniques particuliers comme ceux des Sdis (services départementaux
d'incendie et de secours ou plus prosaiquement chez les pompiers), on trouve déjà des

contrôles rigoureux sur les véhicules et sur les matériels embarqués mais aussi une traçabilité
forte sur les produits consommables comme les produits pharmaceutiques ou le matériel
(bouteilles d'oxygène) ainsi que les tenues de secours (équipernents de protection
individuelle).
Ce sont autant de points qui nécessitent une démarche structurée et I'utilisation d'applications
in lormatiques professionnelles rigoureuses.

Les objectifs et les contraintes
. Concilier une aide au pilotage et un support lux fonctions opérationnelles

L'informatisation des services techniques via un logiciel de CMAO doit répondre à deux
contrarntes :

. fluidifier I'activité opérationnelle en entrant dans le détail quotidien ;

. permettre le pilotage en dormant une vision globale.
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ll faut que les deux populations soient gagnantes. Le pire serait que les opérationnels aient le

sentiment de se saisir de I'information uniqucmcnt au bénéfice des managers ou que ces

derniers pensent que les services opérationncls prétextent une lourdcur de l'intbrmaticlue pour

mâsquer des dérives. L'effort de transparence demandé aux opérationnels ne sera accepté que

si une aide réelle leur est appo(ée dans leur activité quotidienne (elle peut passer par la mise

en place de solutions mobiles par exemple...).
. Mobiliser les agents des services

Les services techniques sont assez souvent les parents pauvres de la collectivité, en termes

d'informatisation alors qu'il y a un potentiel fort d'économies lorsqu'on rationalise leur

activité. Les chefs de services et directeurs concemés doivent donc se montrer motivés.

clemandeurs et diplomates. Une approche exhaustive et multiservice présente souvent le

risque d'enlisement du projet. En conséquence, il fàut identifler et s'appuyer sur un service

pilote et un directeur ou chefde service moteur.

Il peut y avoir une forte motivation mais un manque criant de moyens : dans ce cas il sera

difficile au moteur de parvenir à faire front à la fois à son quotidien et à la surcharge

ponctuelle, représentée par le projet dans lequel il va devoir s'impliquer. Le soutien de la

hiérarchie est alors primordial.

Un autre frein est constitué par le sentiment perçu pâr les opérationnels d'être placés sous

surveillance, via un tel logiciel. Un argument majeur peut être mis en avant : la traçabilité

foumie par un tel outil permet aussi et surtout de justifier de l'existence même des régies

ouvrières par râpport aux entreprises prestataires.

Le traitement des petites urgences (remplacement d'ampoules, lavabos bouchés, petites

pannes, etc.) est peu visible s'il n'est pas tracé ; il est souvent difficile d'estimer le temps que

les équipes y consacrent. II est donc important de tracer cette activité pour la sortir de I'ombre

et pour la valoriser en mettant en évidence le travail de ces intervenants. Les grands chantiers

se remarquent et sont toujours mis en avant, mais c'est souvent la petite maintenance qui rend

le plus de service à la population.

. Ne pas négliger les aspects organisationnels
Une des pires erreurs est de penser que la mise en service d'un logiciel quel qu'il soit va

permettre de résoudrc de façon irnplicite des problèmes latents d'organisation. Un des

objectifs de la mise en service d'un outil de GMAO, surtout si on doit le généraliser à

plusieurs activités, est d'harmoniser et d'optimiser les procédures opérationnelles. Les

éventuels changements ne pourront pas être imposés ni au personnel utilisant le futur logicie

ni au personnel utilisant un logiciel qui doit s'interfacer.

Un cas simple de friction est le fonctionnement entre I'atelier et le magasin au sujet des

réservations de pièces stockées ou demandes d'achat mais aussi au sujet des alertes lorsque la

pièce manquânte est livrée.

Un autre cas de friction se situe à la frontière entre I'activité de l'atelier (commande de

prestations) ou celle du magasin (commande de foumitures) et les comptables lors des phases

de validation des engagements de crédit et lors de la liquidation des factures à la suite du

service fait.

Il ne faut pas que les difficultés liées à une organisation déficiente ressortent comme étant des

lourdeurs du logiciel mis en service : il est donc important de rédiger de façon indépendante

du logiciel des procédures d'organisation et en parallèle, de définir le paramétrage du logiciel
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pour répondre à cette organisation et d'en faire la publicité auprès des f'uturs utilisateurs. Les

modes opératoires doivent être simples, connus et acceptés.

Approche globale ou logiciels métiers dédiés ?
À l'exception de la gestion des stocks, pour laquelle un logiciel professionnel s'impose
naturellement, toutes les autres problématiques pourraient souvent être traitées via un tableur.

L'éclatement des métiers conduit souvent chaque entité à se créer une petite application
bureautique pour suivre son périmètre de gestion ou à choisir un logiciel de niche. Dans ce

cas, chacun n'aura qu'une vision tronquée et partielle de I'activité des services techniques. La
vision globale nécessaire au piiotage des seruices va à I'encontre des intérêts paÉiculiers de

chaque entité, ce qui freine souvent les projets et démotive parfois les éléments moteurs.

Il faut donc être vigilant. La vision globale (approche ERP) impose aussi de tenir compte des

applications structurantes (GF, RH, SIG, GED...) mais c'est la seule qui réponde à moyen
terme à l'ensemble des problématiques en offrant en particulier, une vision consolidée de la
gestion des sewices techniques.

Un compromis doit alors êrre trouvé :

. ne pas voir trop grand et faire selon les moyens humains et financiers disponibles ;

. ne pas choisir une solution fermée même si elle semble parfaitement adaptée à une

problématique particulière (qu'en sera-t-il des autres le moment venu ?) ;

. ne pas confondre simplicité et simplisme. Plus un logiciel est facile à prendre en main
et plus on lui trouve rapidement des limites souvent contraignantes ;

. opter pour une solution évolutive à la fois sur le périmètre de gestion mais aussi sur le
niveau de détail du suivi ;

. avoir conscience que certains métiers demandent des outils dédiés pointus qu'il faudra
interfacer ;

. il en va de même de I'architecture technique : il faut trouver un compromis entre
architecture éprouvée (mais peut-être dépassée) et architecture novatrice (mais parfois

instable ou qui demande des expertises techniques rares car peu répandues).

Il fàudra dès lors, choisir une solution modulaire, évolutive, ouverte qui saura s'interfacer
avec des briques logicielles dédiées pour cetaines fonctions précises.

Les points de vigilance
. Faire la publicité du projet

On parle souvent du projet au démarrage des études puis on en reparle au moment des

formations. Entre les deux il y a parfois un effet tunnel plus ou moins long. Même en cas de

retard ou d'aléas rencontrés sur le projet, les futurs utilisateurs doivent être tenus au courant
de façon réaliste. C'est le manque d'information qui est le plus préjudiciable car il laisse alors
la place à la rumeur.

. Des besoins nécessitant des investissements parfois importants
Certains choix auront un impact financier lourd : il faut en mesurer les véritables plus-values.

ll en va ainsi du choix de matériel mobile durci pour pouvoir fonctionner dans des

environnements poussiéreux etlou humides. ll en va ainsi d'une approche par le référentiel qui
va < du particulier au général/global >r comme le besoin préalable de décrire le patrimoine de
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fàçon détaillée de la pièce au complexe irrrnobilier avant de pouvoir lancer une maintenance

dessus ou lc cas des logiciels dont I'approche sc tàit par les plans.

. Un retour sur investissement souvent faible
La mesure du retour sur investissement sera parlbis cornpliquée car c'est souvent le niveau de

détail et le niveau de qualité qui évoluent. En définitive, on s'aperçoit que ce ( retour ))

conceme surtout la qualité du senvice rendu.

. L'implication de la hiérarchie est indispensable
C'est probablement I'aléa majeur sur ce type de projet. Si la hiérarchie (directeur de service,

direction générale) ne s'implique pas, le projet a peu de chance de réussir. La hiérarchie peut

s'impliquer de plusieurs façons qui sont cumulatives :

- faire la publicité du projet et de ses attentes vis-à-vis de sa réussite ;

- dégager le temps nécessaire aux participants aux groupes de travail ;

- fixer clairement les attentes en termes d'indicateurs, de tableaux de bord et de restitutions

issus de la solution ;

- utiliser ces restitutions pour le suivi du pilotage le plus vite possible. L'implication de

la hiérarchie est par ailleurs, valorisante pour les services techniques eux-mêmes.

Des organisations qui ont réussi
On peut se référer à quelques exemples de projets ayant parfaitement réussi dans leur

déploiement d'un progiciel de gestion de patrimoine, car ils ont commencé par une réflexion

préalable sur l'organisation et sur les objectifs du projet. Un point commun : ces projets ont

été conduits à la fois par la direction informatique et les directions utilisatrices.

La mairie de Nîmes est un exemple type mais on peut aussi citer la communauté urbaine de

Strasbourg ou Angers Loire métropole. Il est important de noter que pour ces trois exemples,

il y a eu anticipation, réflexion, accompagnement des projets, implication de la hiérarchie,

pragmatisme sur les besoins et parfois recadrage ou réorientation des besoins en cours de

projet, souvent dans [e sens de la simplification.
La démarche de ces collectivités a toujours été d'aller en priorité vers le progiciel standard et

de ne demander des évolutions de ce dernier que lorsqu'il était démontré que c'était la seule et

unique solution pour répondre au besoin. Très souvent, un progiciel standard doit être adapté

pour répondre à une organisation particulière. Mais parfois, il faut donc se poser la question

d'une modification de l'organisation pour revenir sur du standard.

Focus

Les recettes pour réussir
Aucun projet de CMAO n'est assuré de réussir mais on peut, comme pour n'importe quel

autre projet informatique, mettre les chances de son côté par des actions simples.

En amont du projet :

. avoir un pofteur de projet au sein de la hiérarchie ;

. avoir défini des objectit's et des enjeux ;

. avoir un leader du projet motivé et reconnu, de préférence un binôme service

utilisateur/DSI ;

. avoir réfléchi à I'organisation et traité les problèmes si nécessaire ;

. avoir défini des priorités et un calendrier;
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. avoir défini des objectifs de restitution clairs et rapidement utilisables ;

. avoir impliqué les services et directions concernés indirectement (interfaces).

Au cours du projet :

. ne pas vouloir tout traiter en une seule fois ;

. dégager le temps nécessaire aux intervenants sur le projet;

. construire une solution conforme aux moyens disponibles ;

. ne pas laisser le pmjet s'enliser en traitant rapidement les aléas lorsqu'ils apparaissent.

. s'appuyer sur I'engagement et la réussite d'un service ou d'une direction pilote qu'il
faut soigneusement choisir ;

. informer sur le déroulement du projet même s'il prend du retard.

En aval du projet :

. ne pas être avare de formation et d'assistance au démanage ;

. être réactif face aux petits problèmes de logistique ;

. {lssurer la publicité du projet et de ses résultats ;

. promouvoir le ou les services pilotes ;

. rendre incontournable le plus rapidement possible les éléments produits par la

solution ;

. pousser rapidement à la généralisation à d'autres services et directions.
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DOCUMENT 7

Exploitation durable des bâtiments : faire
les bons choix

Publié le 1211012016 | Mis à jour le 17ll0l20l6
Par Vincent Billon, Cerema - Direction technique Territoires et ville, chargé d'études
exoloitation durable des bâtiments
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L'exploitation des bâtiments est un maillon indispensable d'une gestion de patrimoine
efficace ef durable. Les enjeux sont considérables : financiers, environnementaux,

sociétaux. Les exigences de performance sont nombreuses (sécurité incendie, sûreté,

qualité de I'air, efficacité énergétique...) et appellent à une exploitation dite durable,

faisant progressivement du bâtiment (avec ses occupants !) un acteur intégré au quartier
et non plus seulement un consommateur de ressources.

Les exigences de performance des bâtiments sont nombreuses en matière, notarnrnent, de

sécurité incendie, de sûreté, de qualité de I'air, d'efficacité énergétique... L'exploitation de

ces bâtiments doit être durable, pour qu'ils deviennent des acteurs intégrés au quaftier et non

plus seulement des consommateurs de ressources.

Les enjeux de I'exploitation
Maintien de la valeur du patrimoine au meilleur coût
Il est généralement admis que le coût d'exploitation d'un bâtiment (calculé sur une durée de

vie de 50 ans) représente les trois quarts de son coût global, le dernier quart représentant les

coûts liés à la construction. Les choix initiaux d'investissement sont donc à étudier finement

car ils vont conditionner les coûts d'exploitation du bâtiment durant le reste de son cycle de

vie. Par exemple, une ventilation double flux sera plus chère à I'installation qu'une ventilation

simple flux mais elle permettra de réaliser des économies sur sa facture de chauffage. Sa

maintenance sera en revanche plus onéreuse car elle nécessitera des changements périodiques

de son filtre.
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La pérennité d'un bâtirnent est par ailleurs largement corrélée à la qualité de I'exploitation qui
en est faite. Son optimisation pemet de réduire et de ralentir la diminution naturelle de la
valeur du patrimoine dans le temps. Pour cela, le gestionnaire de bâtiment peut par excmple
décider de privilégier la maintenance préventive, qui présente les avantages suivants :

. prolongation de la durée de vie des équipements ;

. diminution des pannes;

. lissage des dépenses de fonctionnement sur une longue période et diminution des

dépenses imprévues.

Les gros travaux d'entretien (ravalement d'une façade par exemple) ou les renouvellements
d'installations ou d'équipements (remplacement d'une pompe hydraulique d'un réseau de

chauffage par exemple) sont alors retardés mais restent néanmoins nécessaires pour maintenir
la valeur des actifs.

Maîtriser les consommations d'énergie
Le secteur du bâtiment représente en France environ 20 7o des émissions de gaz à effet de

serre totales et encore plus de 40 o% de la consommation en énergie primaire.
Pour améliorer ces chiffres, la réglementation française s'est attachée jusqu'à présent à limiter
la consommation d'énergie primaire du secteur du bâtiment durant sa phase d'exploitation, en

atteignant progressivement avec la RT20l2 le niveau de performance des bâtiments, dits à

basse consommation (soit 50 kWh/m,/an).
La prochaine grande échéance réglementaire, prévue à I'horizon 2020, a I'ambition de

franchir une marche supplémentaire en consacrant le bâtiment comme un producteur
d'énergie et non plus seulement comme un consommateur.
Les gisements d'économie d'énergie sont nombreux :

. programmation des installations de chauffage, de ventilation et de climatisation en

fonction des plages d'occupation du bâtiment ;

. régulation de ces mêmes installations au plus près des besoins, en prenant notamment
en compte les apports solaires et les apports intemes ;

. contrôle et remise en état si nécessaire des installations (calorifuges, entrées d'air,
filtres...) ;

. démarche écoresponsable avec les occupants.

Le volume total de ces économies est généralement compris entre l5 et 30 7o de la facture
d'énergie.

Par ailleurs, la nécessaire maîtrise des consommations d'énergie doit s'accompagner d'une
prise en compte des autres impacts négatifs de l'exploitation du bâtiment, à savoir les
consommations d'eau, et de tous les consommables spécifiques à I'usage du
bâtiment (carburants pour les véhicules, papier pour la bureautique...).
Les réferentiels liés à la qualité environnementale du bâtiment en phase exploitation, qu'ils
soient français (HQE) ('), américain (LEED) (2), ou britannique (BREEAM) (3) peuvent
constituer une aide précieuse pour tout gestionnaire de bâtiment souhaitant maîtriser ses

impacts sur I'environnement.
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Enjeux sociaux pour les occupants
L'exploitation d'un bâtiment doit permettre d'assurer la sécurité. la santé et le confort des

occupants. Le législateur a depuis longtemps imposé des obligations, que ce soit à travers le

code de la construction et de I'habitation (principalement pour le logement), du code du

travail (principalement pour les bâtiments tertiaires) et du règlement de sécurité contre les

risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (EW).
Depuis quelques années, les préoccupations en matière de santé et de bien-être à I'intérieur
des bâtiments sont gtandissantes. Le code de la santé publique impose par exemple des

mesures de surveillance des fibres d'amiante présentes dans l'air ambiant (a). dans les

bâtiments à risque.

Plus généralement, la surveillance de la qualité de I'air est un enjeu contemporain, pour lutter

contre l'ensemble des polluants qui ont tendance à s'accumuler à I'intérieur des locaux en cas

de ventilation insuffisante. Ces polluants sont d'origine naturelle (radon par exemple) ou

d'origine anthropique (formaldéhyde, benzène, dioxyde de cârbone, tétrachloréthylène).

Le code de I'environnement va par exernple imposer progressivement une surveillance de la

qualité de I'air à I'intérieur des locaux recevant des enfants, notamment les écoles et les

crèches.

Contrats d'exploitation au service de la performance
Conlier << son >> exploitation à un prestataire privé
Les récentes évolutions techniques et réglementaires ont fait évoluer la conception des

bâtiments. Elles imposent de nouvelles compétences techniques pour le personnel en charge

de I'exploitation. Le gestionnaire d'un bâtiment peut déoider de confier une partie des

prestations nécessaires à I'exploitation de son bâtiment à une entreprise privée, pour disposer

de ces compétences. La réussite de la mission du prestataire passe néanmoins par le maintien

de oersonnel formé en inteme capable de suivre et de vérifier le travail effectué.

Confier I'exploitation à un

réalistes et adaptées.

nécessite de définir des clauses techniques

Différents montages juridiques existent pour gérer la relation contractuelle entre la personne

publique et I'entreprise privée d'exploitation. ll est généralement préconisé d'allotir les

prestations en fonction des spécialités techniques (chauffage/ventilation/climatisation,

électricité, sécurité incendie, plomberie, appareils élévateurs, second æuvre, menuiseries. . .).

Cependant, les contrats dits < multitechniques >, car regroupant I'ensemble des prestations

techniques nécessaires à I'exploitation du bâtiment, sont de plus en plus fréquents. lls
permettent notamment de diminuer le nombre d'interlocuteurs pour le gestionnaire de

prestataire privé
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bâtirnent. Le conseil régional du Languedoc-Roussillon a recours, par exemple, depuis
plusieuls années à un marché unique regroupant neuf champs techniques différents. Ce

marché présente de bons résultats techniques et économiques.

Dans tous les cas. les clauses des contrats doivent être définies précisément. notamment les

obligations de moyens et les obligations de résultat. Des indicateurs et des moyens de contrôle
doivent permettre d'évaluer périodiquement I'atteinte des objectifs.

Contrats d'entretien et contrats d'exploitation
ll existe deux grandes familles de contrats, les contrats d'entretien et les contrats

d'exploitation.
Les contrats d'entretien engagent I'entreprise sur des moyens destinés à maintenir les

installations techniques dans un état normal de fonctionnement. Les contrats d'exploitation
imposent à I'entreprise d'obtenir des résultats, par exemple I'atteinte de températures de

confofi dans des bureaux.

Les contrats d'entretien sont relativement simples à rédiger et permettent généralement de

répondre aux obligations réglementaires. Les contrats d'exploitation sont plus complexes à

mettre en ceuvre car ils nécessitent plusieurs prérequis (connaissance détaillée de l'état des

installations, définition précise du niveau de qualité des prestations, moyens techniques et

humains suffisants pour suivre l'exécution du marché). Ils permettent généralement

d'améliorer la performance globale du bâtiment.
Pour inciter l'entreprise à réaliser des économies d'énergie, les gestionnaires peuvent inclure
une clause d'intéressement, qui permet de partager les économies financières générées par

cette baisse. L'entreprise est par ailleurs pénalisée si les consommations sont supérieures à un
seuil défini dans le contrat.

Une clause de gros entretien, généralement appelée P3, peut également être incluse. Cette
clause permet d'inciter I'entreprise à mettre en place une politique de maintenance préventive
ambitieuse, qui allonge la durée de vie des installations.
Le Sigerly (syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise) assiste par exemple ses

communes adhérentes pour contractualiser un marché d'exploitation de leurs installations de

chauffage, incluant le gros entretien. Une diminution moyenne de 6 % des consommations
d'énergie est alors constatée.

Contrats de performance énergétique
Au-delà de I'intéressement aux économies d'énergie, I'objectif ultime est de contractualiser
une baisse de la consommation d'énergie par rapport à une situation initiale. C'est I'objet des

contrats de performance énergétique, plus communément appelés CPE, dont le principe a été

introduit par la directive européenne de 2006(5).

C'est un contrat global, qui inclut a minima I'exploitation des bâtiments, mais qui peut inclure
également Ia conception et la réalisation de travaux ayant pour objet l'amélioration de la
performance énergétique.

Différents montâges juridiques existent en fonction du budget et des besoins. Le marché
public de services est très proche du contrat d'exploitation décrit dans le paragraphe
précédent. Il permet d'économiser sans investissement maieur.
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Le marché public global de perfbrmance, dont le principe a été introduit par I'ordonnance d-
23.iuillct 2015, perrnet de regrouper une très grande variété d'actions incluânt notamment des

travaux d'isolation et des renouvellements d'équipements de production de chaud ou de froid.
ll permct d'atteindre des niveaux d'écorromie importants souvent supérieurs à 40 %.

Focus

Le marché global de performance, un nouvel outil pour I'acheteur public
L'ordonnance du 23 juillet 2015, portant réforme des règles de la commande publique, a

introduit la notion de marché public global de performance, utilisable par les acheleurs depuis

le l"'avril 2016.

Ce nouveau type de marché se substitue au marché de réalisation exploitation
maintenance (( REM )) et au marché de conception réalisation exploitation

mainlenance (( CREM >), introduits par le décret du 25 août 201 l.
Ces marchés doivent associer I'exploitation ou la maintenance à la réalisation ou à la

conception réalisation de prestations afin de remplir des objectif's dc performance chiffrés et

mesurables. Ceux-ci peuvent être définis en termes :

. de niveau d'activité ;

. de qualité de service;

. d'efficacité énergétique (cas du CPE par exemple) ;

. d'incidence écologique (préservation ou augmentation de la biodiversité par exemple)

Ce nouveau type de marché offre donc un cadre juridique adapté aux gestionnaires de

bâtiments pour contractualiser avec une entreprise de hauts niveaux d'exigences pour

I'exploitation (confort des occupants, performance énergétique, performance

environnementale).

Enfin, le marché de partenariat est à réserver à des opérations très spécifiques, au budget

supérieur à 2 millions d'euros. ll permet le préfinancement des investissements par

I'entreprise privée.

Quel que soit le montage juridique choisi, le portage politique de la démarche et une équipe

projet pluridisciplinaire sont indispensables pour le montage et le suivi d'un CPE.

En outre, la mesure et la vérification de la performance nécessitent de définir une méthode

commune entre I'acheteur public et I'entreprise privée. Cette méthode doit être faisable

techniquement et économiquement viable. On considère généralement que le coût du

protocole de mesure et de vérification ne doit pas excéder l0% de l'économie

contractualisée.

Quelles technologies au service de I'exploitation ?

Loinstrumentation : un mâl néc€ssaire ?
Le contrôle des factures des fournisseurs d'énergie est l'outil le plus simple à mettre en place

dans un bâtiment. Ce contrôle ne suffit pas, en général, à identifier précisément les usages

concernés de l'énergie, ni les causes de surconsommation éventuelle. ll faut mesurer

différents paramètres.

Il est par exemple nécessaire de corréler les consommations foumies par les compteurs aux

paramètres de confoft à I'intérieur des locaux (notamment la température). Des
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consommations équivalentes d'une année sur I'autre ne sont pas tbrcément le signe ( que tout
va bien ) si les températures varient de manière significative.
Seul un réel suivi par poste de consommation (chauflàge, ventilation, éclairage,

bureautique...) permet de repérer et de comprendre I'origine des variations et de les réduire

rapidement.

Par ailleurs, I'instrumentation peut permettre de s'intégrer pleinement dans un réseau de

distribution d'énergie. Connecté au quartier, le bâtiment devient capable de foumir de

l'électricité quand il n'en a pas besoin ou au contraire d'utiliser l'énergie produite par un

voisin pour elfacer ses pics de consommatjon.

Focus

Vers une exploitation intégrée des bâtiments ?
Les expérimentations de réseaux électriques dits intelligents (smart grids) ont tendance à se

multiplier. Ces technologies permettent de mieux adapter la demande d'énergie à I'offre en

privilégiant la consommation locale et en lissant les pics de consommation. La réussite de ces

nouvelles technologies dépend fortement de I'implication des consommateurs, qui deviennent

également acteurs de la performance globale du réseau en adaptant leurs usages à I'offre. Ceci
présente l'avantage d'éviter des investissements dans des infrastrutures lourdes de production
ou de réseau.

Le réseau local joue un rôle prépondérant car il permet l'équilibrage entre les nouvelles
ressources énergétiques distribuées et en favorisant un usage local de ces ressources. Plusieurs
projets sont en cours d'expérimentation à ce jour, notamment le quartier solaire de Nice
Métropole Côûe d'Azur, qui intègre une forte proportion de production d'électricité
photovoltaique locale, des unités de stockage d'énergie et des équipements électriques

communicants dans les foyers voiontaires.

Le projet Brest smart grid, dans le projet d'aménagement du quartier des Capucins, intègre
pour sa part une centrale photovoltaique reliée au réseau et une autre fonctionnant en

autoconsommation.

La GTB : au servic€ des occupants sans asservir le gestionnaire
Le sigle GTB, qui désigne la gestion technique du bâtiment, est souvent utilisé pour désigner

le système informatique d'aide à la gestion des équipements techniques d'un bâtiment. Ces

systèmes permettent de signaler des pannes ou des dysfonctionnements, de piloter à distance
les équipements énergivores (notamment les réseaux de chaleur et de froid) et de synthétiser
des données afin d'assurer te suivi de la performance globale du bâtiment (notamment

énergétique).
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Une CTB bien dimensionnée permet de faciliter le travail du gestionnaire et d'optimiser le

fonctionnement des installations techniques.

La GTB permet de piloter deux grandes familles d'installations techniques. les équipements

liés au confort énergétique (chauffage, ventilation, climatisation...) et ceux liés à la

distribution électrique (éclairage, stores, contrôles d'accès...).

Les économies escomptées peuvent être significatives si une réflexion préalable a permis de

définir les objectifs de I'outil et I'organisation qui sera mise en place pour I'utiliser et

I'entretenir.

Le temps de retour sur investissement d'une GTB est alors compris généralement entre deux

et dix ans.

Et la maquette numérique ?

La contributon de la maquette numérique 
(o) 

à la performance des processus de conception et

de construction est désormais reconnue par les pouvoirs publics. Mais qu'en est-il de la phase

exploitation ?

Il y a encore sans doute beaucoup de chemin avant que les données rentrées pendant le

processus de réalisation de I'ouvrage puissent servir effectivement au gestionnaire.

Pourtant, une part importante des données serait utile à une exploitation performante. Par

exemple, I'utilisation interactive des données des dossiers des ouvrages exécutés (DOE)

pourrait permettre de faciliter la préparation des interuentions techniques (par exemple en

facilitant la recherche d'une vanne ou d'un clapet coupe-feu).

La maquette pourrait également permettre de simuler plusieurs scénarios d'usage ou

d'exploitation (sécurité incendie, évacuation de personnes, trâvaux. ..).

Les questions de la mise à jour de la maquette numérique ôt de la formation des équipes

d'exploitation se posent pour la réussite de la mise en place d'un tel outil.

Focus

Les métiers d'économe de flux et de conseiller en énergie pârtagé

La programmation des équipements énergivores au plus près des besoins est une action simple

à mettre en æuvre.

Depuis 2010, I'Ademe soutient financièrement les collectivités territoriales pour le

recrutement de techniciens en charge des sujets en lien principalement avec l'énergie. Ces

techniciens sont appelé < économes de flux >, en référence aux économies générées par leurs

actions, ou < conseillers en énergie partagés ), pour ceux partageant leur activité entre

plusieurs communes (généralement celles de moins de l0 000 habitants).
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Plusieurs évaluations (notamment de I'Ademe) montrent que le coût du recrutement d'un
économe de flux est généralement compris entre un et deux euros par an et par habitant, à

comparer au coût des économies engendrées, de I'ordre de I à 3 euros par an et par habitant.
Les économies dépassent donc en moyenne le coût de I'emploi créé. L'économe de flux met
en æuvre généralement des actions simples, en agissant à la fois sur les contrats de foumiture
d'énergie (négociation des contrâts), les équipements techniques (programmation et

régulation au plus près des besoins) et sur les pratiques des occupants. Ses missions dépassent

souvent le cadre strict du bâtiment et peuvent traiter des questions liées à l'éclairage public, à
I'utilisation des véhicules et à l'arrosase des esnaces verts.

NOTE 1 : Haute qualité environnementale.

NOTE 2 : Leadership in Energy and Environmental Design.
NOTE 3: Building Research Establishment Environmental Assessment Method.
NOTE 4: Décret du 3juin 20ll relatif à la protection de la population contre les risques
sanitaires liés à une exposition à I'amiante dans les immeubles bâtis. Retourner au texte
NOTE 5 : Directive 2006/32/CE relative à I'efficacité énergétique dans les utilisations finales
et aux services énergétiques. Retoumer au texte
NOTE 6: La maquette numérique est une base de données technique, standardisée et

partagée. Elle contient les objets composant le bâtiment, leurs caractéristiques physiques,

techniques et fonctionnelles. Elle permet de mettre en relation ces objets (source: Plan
transition numérique du bâtiment).
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DOCUMENT 8

D nrstapp en Llr coMprABIrJTE ANALvT guE
collectivites-locales.gouv.fr - 201 6

La mi.se en place d'une conptabilité an.tlltique permel una meilleure connai'-sdnce des coitls el est ain:ii un o lil
pertinent et permanent dans la dëmarche tle recherche dc lu perJitrmance, de prise de décision el don. d oplinisalion
du pilotage des politiques publiques.

Définition

La comptabilité analytique ou comptabilité de gestion est un outil dérivé de la comptabilité générale qui consiste à

classer les dépenses de la collectivité selon des familles homogènes de destination et à analyser le total de ces dépenses

sur ces catégories. Certaincs de c€s s€ctions (dépenses des fonctions suppofts par exemple) dites sccondaires sont
ensuite reclassées dans les sections sectorielles (dépenses liées à des productions de biens et de services) dites
principales selon des clés de répatition.

Les résultats obtenus permettent à la fois de fournir des indicateurs globaux de coft des activités mais égalemenl des

indicateurs plus spécifiques comme des ratios d'évaluation de la performance de Ia gestion ou encore du coût des

seryices.

tE Caractéristiques

OfTre une lecture détailLée de I'action des services publics et du coût des différentes prestations rendues aux

usagers. De prctique totalement volontariste, elle est élaborée le plus souvent autour de << codes gestionnaires > ou
de < codes services r) qui ont vocation à refléter les cenlres de coûts qui ressortent de I'organisation ;

Aujourd'hui réservée à des cas de figures spécifiques, notamment des recherches de connaissances précises de

coûts dans des activités de services rendus ou de production de biens;

Les outils informatiques récents de gestion financière permettent de réaliser un lien direct avec la comptabilité
budgétaire ;

lnterne et organisé€ selon les besoins de pilotage des gestionnaires et donc n'a pas vocation à être publiée ou
normalisée au même titr€ que la comptabilité générale ;
Pertinente et adaptée à la façon dont la collectivité est pilotée ;

S'appuie sur des données communes ,

Quelquefois confondue avec le contrôle de gestion, elle n'en est qu'un outil.

->i-,5' Conditions de mise en ceuvre
t-

Plusieurs méthodes sont possibles pour mettre en place un suivi des coûts. Le choix de recourir à I'une plus qu'à une

autre va dépendre de l'analyse des besoins, d'une réflexion sur les usages attendus de cet outil et de la démarche de

pilotage retenue. Le critère du coût de la mise en place et de l'évolution plus ou moins lourd sera également

déterminant au regard des résultats qui en sont attendus.

La méthode des coûts standards détermine une norme de coût pour une activité donnée, à partir d'éléments du
passé, permettant en outre une prévision de la réalisation des crédits lorsque l'activité connaît une forte saisonnalité. Cela
permet ensuite dç mettre en avant des écarts avec ce qui avait été réalisé précédemment.

l. Collecter I'informatian passée l
2. Etablir des standards de coûts et de prix unitaires (quantilés et prix moyens sur une période par exemple) ;

3. Ajuster ces standards aux quantités anticipées ou constaté€s ;

4. Comoarer le réalisé avec la prévision ou le réalisé d'une période précédente.
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La méthode du coût variable pervtet d'imputer à chaque produit ou service les charges variablcs
correspondantes. On peut ainsi déternrincr l'écaft entre Ie coût variablc pal produit et le prix demandé à l'usager a
chaque fois qu'il sollicite ce service (exemplc du ticket dc bus ou d'entrée à la piscine). Cela permet de mesurer la
contribution de I'usager à la couvenule des clrarges fixes.

La méthode des coûls complets

Elle permet de répanir les dépenses indirectes de manière linéaire dans des centres de répartition selon des clefs dc
répartition (la répartition des dépenses directes ne présentant pas de difficultés), fixées en général par le contrôleur de
gestion. Cette va able est appelée unité d'cuvre et modélise le compodement des coûts corrélés à I'activité.

Le calcul .lu coût de rcvient d'un serrice public peut se décomposer en plusieurs étupes :

l. L'affectation des coûts directs aux objets de coûts considérés :

- Soit par I'utilisation d'une codification analytique
- Soit en mettant en lumière les temps rattachés valorisés à un prix horaire de la main d'cuvre et

en considérant les quantités de matières premières utilisées par leur coût unitaire.
2. Le regroup€ment des coûts indirects par sections contenant un ensemble d€ coûts contribuant à la réalisation

d'un même service ou d'une même fonction
3. La définition d'une unité d'ceuvre permettant de mesurer la corrélation entre un volume de réalisation de service

et les coûts consommés.
4. La ventilation des coûts indirects en utilisant les unités d'æuvres, clés de répartition, pour déterminer un coût

La métltode ABC (Activity Based Costing)

Elle pennet une vision transversale de Ia çollectivité et non plus seulement hiérarchique, le principe consistant à mettre en
évidence les processus et les activités plutôt que la structure.

Sa mise en æuvre peut se décomposer de la façon suivante :

l. La réalisation d'un organigramme organisationnel. Le processus, ensemble d'activités concourant à un mèmc
objectil relève généralement de responsables différents. Ce sont les activités qui consomment des ressources
ainsi, pour chacune, un inducteur s€ra retenu et suivi.

2. Le choix des inducteu.s de coûts. Ce sont les événements qui déclenchent I'activité par notion de cause à effet.
Cet inducteur sera I'unité d'cEuvre qui permeftra de répartir le coût total de I'activité. (Exemple < une demande
d'état civil effectuées en Mairie >).

3. Calcul de la somme de chaque inducteur.
4. Calcul du nombre d'inducteurs consommés par chaque activité. (Exemple < Production de l'état civil )).)
5. Détermination du coût de l'activité en multipliant le nombre d'inducteurs consommés par le coût d'un

inducteur.

Protib\ c{.f|l!. coneix de

dbffidixr, rqlrr3 €tes d€

Co&a dtar$'rart dl.otaa *& altatr da corla i
mdlar.. F.nÈ..., tdr propo(ti.(rû .u GA

Obl.tr

corAa;

prltia,
cfianta.
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Etablir un dimensionnement du besoin

Ouestjons que la collectivili doit se poser Réponses possibles

Quels sont les objets auxquels on veut rattacher les

coûts ?

les segments d'activité
les produits, les zones géographiques

les centres de responsabililé
les processus et les activités
les équipements utilisés
I'heure de travail
une décision Donctuelle ou I'ensemble de I'orqanisation

Quelle proportion des coûts de l'organisation rattacher à
c€s objets ?

coûts directs uniquement
coûts complets

Selon quels axes d'analyse va-t-on suivre les

composantes d€ ces coûts ?

nature de charge
entité responsable
activité
Droiet

Selon quelle dimension temporeile ?

passé

présent
futur

Avec quel rnode de valorisation des ressources ?

coût historique avec plus ou moins de mutualisation
valeur de marché
coût standard

:oi

# Avantages

y' A titre rétrospectifet informalif:
. Connaître les coûts des difËrentes fonctions et produits et établir des coûts de revient des activités .

. Déterminer des bases d'évaluation;
r Permettre l'élaboration d'un barème de facturation.

{ A titrc prospectifet Dour contrôler la eeslioh :

o Elaborer des coûts préétablis, suivre, analyser et agir sur les écarts ;

. Etablir des prévisions de dépenses et de recettes pour l'élaboration de budget ;

. P€rmettre une plus grande transparçnce des coûts des actions et des politiques publiques et ainsi d'alerler
en cas de surcoûts pour chercher à les réduire ensuite ;

. Contibuer à I'instauration d'une démarche d'amélioration continue et donc de pilotage de la

performance ;

. Attirer I'attention des responsables sur l'ensemble des ressources nécessaires pour assurer une prestation;

. Peut être utilisée dans le cadre de refactumtions internes entre lcs services de la collectivité.

$ tre.uution,

- La particularité de la comptabilité anatytique, adaptée aux besoins de chaque collectivité, ne permet pas de

comparer les résultats à ceux d'une autre collectivité, même d'une taille similaire ou d'une organisation proahe.

L'outil perd ainsi une partie de son intérêt.

- Le risque est de ne pas l'utiliser dans le pilotage de I'organisation et donc d'en faire un outil ponctuel.

- La mise en place d'une comptabilité analytique a un coût pour la collectivité puisqu'elle nécessile un traitement de

données de la comptabilité générale.

- Les calculs de coûts sont à prendre avec précautions surtout lorsque les coûts directement imputabl€s représentent

une faible oroDorlion.

45t78



Exemples

Le dëpartement de la Mayenne

Le conseil général de la Mayenne présente la comptabilité analytique comme un outil de pilotage pour améliorer
I'action du département au même titre que les tableaux de bord stratégiques.

Le syndicat du Pays Thouarsais

L€ syndicat du Pays Thouarsais a mis en place une comptabilité analytique. La méthode adoptée est présentée par M.
Marc CAULAT de la manière suivantc.

La première élape a consisté à identlier d.es senices pertinentô puis à inventorier pour chacun les éléments de dépenses
et reÇettes. Pour ce qui rclève des éléments non imputables directement à un service (carburant, frais de structure), il a
été décidé de ne pas utiliser dc clés de répartition, souvent axbitraires et rarement mises à jour, mais d'affecter ces
dépenses < au réel >. Pour cela, deux services ont été créés : Frais de structure et Exploitation (véhicules et personnel).

Cette méthode permet de calculer le coût horaire d'un agent (coût moyen indépendant de la structure conjonctur€lle
(ancienneté, contrat aidé) d'un service ainsi que le coût moyen kilométrique, Il suffit ensuite de répercuter ces prix dans
chaque service en fonction des heures et distances effectuées réellement dans I'année.

Les définitions des termes de vocabulaire retenues Dar cetie collectivité sont les suivantes :

Coût complet : somme de toutes les ctrargei çttt;
Cott technique : coût complet - recettes industrielles
Coût partâgé : coût technique - soutiens des sociétés agréé€s Adelphe & Eco-Emballages
Coût aidé : coût partagé subventions
Coût liscal : montant acquitté de TVA dégrevé de la quote-part du FCTVA
Coût résiduel : coût aidé + coût fiscal
Coût imDuté : ensemble des contributions
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i} Cerema

L'exploitation et
la maintenance
représentent des
enjeux

econ0mques,
sociaux et
environnementaux

importants pour

tout gestionnaire

de bâtiment public.

Les organisations

actuellement en
pEce ne
permettent pas

toujours d'y
répondre. Cette
colleciion de

fiches se propose

de présenter les
( bonnes
pratiques ) en la

matière, à partir

d'exemples issus
de collectivités
tenitoriâles et de

services de l'État.

DOCUMENT 9

Les missions ef les métiers de l'exploitation
et de la maintenance des bâtiments publics

Des repères pour optimiser
ses contrats

vous avez plusieurs contrats de maintenance ? Vous ne maîtrisez pas toujours toutes
leurs clauses et vous souhaitez améliorer leur suivi.
L'optimisation de vos contrats peut vous permettre d'améliorer sensiblement les pertor-
mances technique, économique et environnemenâle de I'exploitation de vos bâtimen's,
Cette fiche sê propose de donner ,es repères fondamentaux pour mener à bien cette
démarche. Sa rédaction est basée principalement sur un retour d'expérience concemant
un bâtiment tertiaire public de 4 000 m'environ (cf- encadré ci dessous).

Sommaire

1. La négociation des contrats: quelles opportunités,
quellegdifficultés ?

2. De llàdtlit des contrats existan:s à la passâtion de
'nouùeeux marchés

qqividu contrat au début de son exécution



f . i-* nrig**!atilsn des çcairtr'*t*i r

{i :}c;1e$ sppcr"{ijvrliss, quel}*s
*iifficult6s ?

Les opportunités de négociation des contrats
sont nombreuses mais nécessitent de sur-
monter olusieurs difficultés. Elles mettent
souvent en évidence l'importance des
métiers liés à I'exploitation des bâtiments.

Les opportunités de renégociation des contrats
d'exploitation/maintenance peuvent êùe de
nature différente :

- juridique, par exemple un déménagement
entraînant une nouvelle prise à bail (rupture
du conlral précédent et contractualisation d'un
nouveau contrat) ;

- techniquê, pâr exemple des dysfonctionne-
ments récurrents sur une installation nécessi-
tant une réflexion sur les conditions de leur
exoloitation:

- administrative, par exemple des défaillancès
(liquidation judiciaire, retards, pénalités...) des
entreprises titulaires des contrats d'exploita-
tion/maintenance.

D'autres opportunités peuvent être saisies pour
la négociâtion des contrats d'exploitation/mainte-
nance.
Le renouvellement annuel du contrat, en général
prévu dans les clauses, peut également être un
moment idéal pour choisir de le dénoncer ou de
le renéqocier.

Retôur dbxpérîence.' dans le cas de notre
retour d'expéience seNant de fil tduge à l'éla-
bontion de ces ( repèles ,r, I'oppottunité de ta
Éflexion sur I'exploitatiorr/maintenance vient
d'un déménagement, éàtÂîiâii notamment la
pise en charge et la remise à plat de la
gestîôn des installations techniques.

Les dysfonctionnements techniques sont parfois
nombreux et nécessitent des interventions en
urgence, sans avoir le temps réfléchir à une
organisation performante pour l'exploitation-
maintenance des locaux.
Dans ce cas, il peut devenir utile de confier à un
prestataire extérieur une mission d'analyse des
conditions d'exploitation des bâtiments, pour
prendre le recul nécessaire et réunir les
éléments nécessaires à une prise de décision.

Cettê mission se doit notamment d'analyser
tous les contrats d'exploitation/maintenancê,
sous différents registres (exhaustivité, tech-
nique, juridique, administratif...).

Retour d'expérience : Une pompe à chaleur
a été inslallée en 1999 par les occupants
précédents. Sa durée de vie prévisionnelle est
d'environ vingt ans, en comptant les opéra-
tions d'entetien iré:èonisées par le fabicant.
À lzutomio,.2j12, la pompe à chaleur s'anête
définitivement de fonctionner. E//e est cassée
et irréparable, au dire de plusieurs exper.fs.
Cefle casse prématurée et inaftendue
demande une Éaction immédiate de funité
des moyens généraux afin de trouver une
solution altemative à la panne de chauffage.

Pomoe à chaleur installée frn 2012
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ll. li* I'audit des ecntrats
exi*t*nts à la pass*tlon
ele n*uveaux nr*rthr*,s

2.1. &uelles clauses inclure dans ses
eontrats ?

La plupart des contrats liés à I'entretien des
installations technioues des bâtiments sont
souvent des ( contrats avec obligation de
moyensl >, qui ne permettent d'engager que
difficilement la responsabilité de l'entreprisê
en cas de dysfonctionnement avéré.

Seul le contrat relatif à I'entretien des ascenseurs
est en général un contral avec obligation de
résultats (contrat d'exploitation), conformément
à lâ réglemêntâtion.
Pour augmenter le niveau de performance
des installations, il est conseillé d'inclure des
clausès de résultat dans les contrats.

L'audit des contrats existants. sur la base de
la grille présentée en annexe n' 1, permet d'ana-
lyser la pertinence des clauses et d'en détecter
d'éventuelles abusives ou très pénalisantes pour
le client.
Pour chacun des contrats, il aborde successive-
menl :

- la description des contractants (identité juri-
dique, représentants désignés... ) ;

- la description du patrimoine concerné par le

conlral;
- les dates de référence du contrat (prise d'effet

du contrat, alerte de négociation...) ;

- les clauses de résiliation et de reconduction
des contrats ;

* les clauses administratives (assurances, ga-
ranties...);

- les clauses économiques (type de prix, dé-
composilion, pénalités, bonifications... ) ;

- les modalités d'organisation et d'exécution
(programme de maintenance préventive, dé-
lais d'intervention en cas de panne, fourniture
des pièces de rechange... ) ;

- le contrôle des Drestations (indicateurs de
suivi, ratio de coûts...) ;

- les suivis technico économique et administratif
(rapport de suivi, réunion annuelle, rapport
d'activité, archivage, enregistrement et suivi
des réclamations...).

1 Pour olus dê orécision sur la distinction enlre contrât à
obligation de moyens et conkal à obligation de résultats, on
poura se référer aux guides du cerema sur l'erploitalion et
la maintenânce des bâtimenls.

Retour d'expérience.' Les contrats sont
souvent anciens, avec reconduction tacite. ll
manque également les prescriptions relatves
au < rendu compte, au client (camet d'entre-
tien, rappoft d'activité annuel, réunion péio-
dique...).
Les prestatbns incluses dans /es conlrats se
limitent pour la plupaft à un programme de
maintenance préventive. ll n'y a pas d'exi-
gence de résultat. Tout's tes p,èces de
rechange sonf hora marchq;1iè',4ui. ne permet
pas de maîtriser les dépsnsé9''& maintenance
conective (dépannage èn u4ience, répara-
tions).
Pour plus de détail, on se repoftera à I'annexe
n' 1.

2.2. Qu*l allotissement et quel péri'
mètre de prestations choisir ?

Pour limiter le nombre d'intedocuteurs et faciliter
le suivi administratif des marchés, il peut être
utile de regrouper certâines prestataons tech-
niques dans un seul contrat. ll est conseillé de
regrouper les prestâtions de nature homogène,
faisant appel aux même types de qualification.

La mutualisalion des contrats d'exoloitâtion/
maintenance enlre plusieurs sites peut évenluel-
lement s'envisager, dans un souci d'optimisation
des moyens consacrés à l'immobilier (cf. enca-
dré page suivante).
Cependant, la mutualisation ne devra pas se
faire au détriment d'objectifs de résultat pour la
oerformance des installations.

Retour d'expérience : Atin de diminuer le
nombre de contrals. /es Drestaûbns de nature
homogène ont été réunies en 4 lots :

1. Châuffage /
. désenfumage / plonbeie

2. Système de Sécuité lncendie./.,.
él e cticiûi / ex tincteufs..

3, Alarmes

4. Ascenseurs / portes de gàrages / poftei'''
automàtiiuès :
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La mutualisation des contrats du patri-
moine immobilier de f État,

Le seMice des achafs de l'Ëtat, creé en 2009
dans un souci de modemisation de la politique
d'achats, met à disposition des administrations
et des établissements publics de l'Êtat de
nombreux suppofts d'achats, notamment sur
le segment immobilier.

ll est représenté en région par des plate-
formes régionales achats (remplaçant les
missions régionales achals au 01/01/2016)
placées au se,;? des SGAR (secÉtariat
génénl pour les affaires Égionales).

Le SGAR Rhône-Atpes a, par èxêmpte, mis en
place plusieurs marchés et accords cadres
régionaux d'exploitation / maintenance :

- chauffagetuentilation/climatisation ;

- ascenseurs .'

- équipements de lutte contre I'incendie ;
- système de securité incendie (SSI) ;

pour tqtles leq admln,strâûgns ..de. la région
(hors ministèæ de la Défense) ont permis une
baisse sunilicative du coût des contîats et une
harmonisation de la.,gualité des p/esfations.
Cefre massification des .acf,afs ne se fait pas
au détrirnant des ,?1,éæs locales : 54 o/o dos
déperses sont réalisées auprès de TPE/PME.
Ees c/auses d'inseftion sociale sont égale-
ment systématiquement intégrées aux
marchés.

Retour d'expétience.' lês étapes pour la
passation du nouveau marché du lot 1 (ct.
page 3) ont été les suivantes :

- réalisation de I'inventaire du matéiel lié à la
production et à la distribution de chaleur, de
froid et d'air (hiver 2013)

- définition du type de contrat et des moyens
'de,,{!:contrôle t (printemps::291 3)

- rédaction des c/auses bcfiniaues et admi-
nistrativ.ês (été 2013) .i

- mise en concurence des presfala,'res
(automne 2013)

* notification du marché el prtse de Éiosses-
sion des installations par le nouveau prcsta-
tairc.:{début 2014)

- suivi.du contrat (premier :npport d'activité
annuel en janvier 2015) ..... ::.

3.1. Une étape préalable : I'inventaire
du matériel et la définition de ses
besoir'ls

Cette étape est souvent fastidieuse, car les
documents de référence liés à la construction du
bâtiment et à sa réhabililation ne sonl Das
toujours archivés.
Une mission complémentaire peut être confiée à
un bureau d'études, afin de procéder au recen-
sement des caractéristiques têchniques de l'en-
semble des installations concernées Dar le Déri-
mètre du contrat.
Cette mission peut se poursuivre jusqu'à la
passation du marché, voire pendant son exécu-
tion. Elle Drendra alors la forme d'une mission
d'assistance au pilotage de I'entreprise.

3. La passation d'un nouveau
marché : quelles étapes ?
Le processus de passation d'un nouveau marché
d'exploitation/maintenance est relativement
complexe et fait appel à des compétences de
naiure différentê (tèchnique, juridique, écono-
mique). ll peut donc ètre relativement long
(environ un an), depuis la phase des études
préliminairês jusqu'à la notification du marché.

Schéma synoptique du Éseau de chautfage
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Retour d'expérience: L'unité des moyens
généraux a Écupéré /es Dosslers d'ouvrages
exécutés (DOE) de la réhabilitation du bâti-
ment datant de 1999, grâce à I'assistance du
bureau d'études en charge des travaux de
l'extension du bâtiment, réalisés coLtrant 2012.
Cette étape, réâlisée avec I'aide .d'un seNice
spécialisé du Cerema, a également mis en
évidence des lacunes impoftantes sur le fonc-
tion-nement de la nouvelle pompe à chaleur
(ÊÂÔj- et aes défauts dans le fonctionnement
du réseau de chaleur.
Plusieurs travaux complémentaires ont été
DnéconÀés. ,récessalires au bon fonctionne-
ment de l'install.tio,t CVC et préalable indis-
pensable au recrutement d'une entrepise
d'exDloitation/mainte nance :

- pose d'un échangeur à plaques :

- désembouage des réseaux ;
- mise,en confomitê de la distibution .ë)lec-

tique du local PAC : . a .

- camDasne d'êouilibraae des réseaux.
ta Ààitise d'æ,urre ie ces tnva'ux a été
conliée à un bureàtd'études spé

La création de postes supplémentaires
dédiés à la gestion technique du bâtiment
(en particulier au suivi des entreprises) peut
permettre de privilégier le contrat avec obliga-
tions de résultats (( contrat d'exploitation D).

Ce type de contrat engage I'entreprise sur
une véritable conduite des installations tech-
niques, telle que préconisée par lès docu-
ments de référence.
En outre, ce type de contrat permet générale-
ment de faire des économies d'énergie et
augmente le confort des occupants.

La définition des besoins est également un préa-
lable indispensable à la rédaction d'un contrat
adapté à ses atlentes. L'implication des utilisa-
teurs des bâtiments est fortemenl recommandée,
pour connaître leurs attentes en matière de
confort et trouver un compromis pour définir le

bon ( niveau de servicê > (lempérature de
confort, criticité des équipements, astreinte...).

Pour approfondir cette question, on pourra se
reporter au guide du Çerlu. Réduire I'impact
environnemental dæ bâtiments: agir avec les
occuDants.2O13.

3.2. Le choix r{u type de tontrat
dépend des moyens du gestionnaire
La mise en place de contrals d'exploitation, dits à
< obligation de résultats ), implique des moyens
âccrus pour assurer le suivi des prestations de
l'entreprise, mais il en découle une amélioration
de la qualité des prestations assurées (diminu-
lion des pannes, maintien de températures de
confort...).

Les dysfonctionnements graves peuvent être
une opportunité pour se doter d'un poste supplé-
mentaire de technicien spécifiquement dédié à
l'exploitation et la maintenance technique du
bâtiment.

3.3. La rédaction des clâuses du
contrat s'inspire du guide de 2007,
publié Bar le ministère en chârge de
l'éconon'lie
Les clâuses relatives aux obligations de résultats
peuvent porter sur le maintien de températures
de confort dans les bureaux el les locaux lech-
niques (été comme hiver).

Le marché doit être à minima de type P2 (Pres-
tations Forfait)'z.

Les autres clauses du marché portent notam-
ment sur les points suivanls :

- contractualisation du suivi de I'entreprise :

réunions de suivi trimestrielles, rapport d'acti-
vité annuel ,

- durée du marché maximalê (renouvelable ou
résiliable chaque année) ;

- relevé des compteurs à réaliser par le presta-
tarre.

ll est également proposé de travailler sur des
décompositions en prix global et forfaitaire qui
permettent d'analyser et de comparer lès offres
des entreprises. au moment de la mise en
concurrence.
Des bordereaux de prix unitaires doivent égale-
ment être annexés au contrat, comprenant le

coût horaire de la main d'ceuvre, les coefficients
d'entreprises. Ces bordêreaux de prix permettent

un encadrement des Drix des Drestations hors
forfait.

2 Ct. f che n'2 de la collectron : L'entret/en et I'explonation
des installations de chaulfage (CVC) : quel contrat choisn ?
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Retout d'êxpérience.' Les pêtiits travaux de
maintenance coîective incluant le remplace-
ment de pièces dont le coût unitaire n'excède
pas 250 €.,fï ont été r!,9a!/: qu fonat .Ql.pafle
oënéralement de marché PZ +.

Les travaux de gros entretien renouvellement
(type P3) n'ont pas été inclus au toiait en
raison des règles l,ées à ]a comptabilité de
l'État elc'mpte tenu:.d€:la duréo incèrtaine du
marché (création'du Cerema au 1" janVier
2014.

4. Le suivi du contrat au début
de son exécution

4.1. La première année : des modes
d'échange à formalisar
La première année de suivi demande un temps
d'appropriation des différentes clauses du
marché par le titulaire et le gestionnaire (qui est
souvent différent du rédacteur du contrat).
Les relations entre entreprise et gestionnaire
doivent se formaliser par des échanges d'ordres
de service, permettant à chacun d'exprimer son
point de vuê (cf. les clauses du Cahier des
clauses administratives générales fournitures
courantes et services).

3.4. Le choix du titulaire du contral:
des critères de sélection à pondérer

Suivant le montant estimé du nouveau contrat,
une procédure de mise en concurrence prévue
par le code des marchés publics doit être
choisie.
Dans la mesure du possible, une négociation
avec les candidats est à prévoir, pour vérifier que
les clauses du contrat ont bien été comprises.
Une visjte du site est également conseillée, afin
que chaque entreprise établisse son offre en
toutê connaissance de cause.
Les critères de sélection des offres à pondérer
sont en général la vâleur technique et le prix.

Le faible nombre d'offres reçues pour les
marchés de ( petit ) montant (de I'ordre de
10000€ à 50 000€HT par an) est parfois
problématique. ll semble que les grosses entre-
prises, filiales des fournisseurs d'énergie,
recherchent les marchés incluant la foumiture
d'énergie, de manière à dégager un chiffre d'af-
faires important (marché de type Pl + P2).
A contrario, les petitès entreprises sont peu!être
réticentes à contractualiser sur des marchés
engageant fortemenl leur responsabilité et
demandant des moyens de pilotage plus impor-
Îanls.

Retour d'expérîence: La iirocédure de
consultation retenue est la procédure adap-
tée. Une seule entrepise a Épondu sur le
tot1. IJne négociation a été conduite avec
êètte entrepise) nliianment pour lès presta-
tioni hors foiait pour lesquelles un chiffrage
était demandé.

Retour d'exp*iqrce : La prcmièrc année de
su:iui du marché,a.pÉsenté des ditficultés pour
I'appliaation de ,plusr'eurs crauses .t .. , r :r:

- te pa,Àa4je oes reiiri$iaô,'7rtés â-i're .làiiire-
prise de maintenance et l'entrepkse ayant

- la Nise,ên cha,ge fotmelle des installatbns
(matéialisée par un PV), ainsi que la mise à
jour de la documentation technique restent à
réaliser. - 

".. 
.
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4.2. La deuxième ;nnée: dr*s irdiea-
ieurs à fiabi!ic*r'
La deuxième année de I'exécution du contrat doit
concrétiser les bénéfices attendus par le change-
ment de contrat.
Dès indicateurs dê suivi de la performance du
contrat doivent être mis en place, pour favoriser
le progrès.
Ces indicateurs peuvent être de nature diffé-
renle:
- des indicateurs de oerformance métier

(respect du planning de maintenance, délais
d'intervention, respect des consignes de
température, respect des rondes de
sûreté... ) ;

- des indicateurs administratifs et généraux
(émission des rapports d'activaté, délai de
transmission des devis, délai de traitement
des nonronformités décelées oar les
contrôles réglementaires... ) ;

- des indicateurs de satisfaction des utilisa-
teurs (pourcentage de satisfaction hors inter-
vention, pourcentage de satisfaction après
une intervention...).

S" ÇtrncNus!**

Le gêstionnaire peut se saisir de plusieurs

opportunités afin d'optimiser ses contrats d'ex-
ploitation/maintenance. Cette optimisation passe

en général par un audit des contrats existants,
oour mettre en évidence leurs forces et leurs
lacunes.
La Dassation de nouveaux marchés doit ensuite
être précédée d'un inventaire précis de l'état des
installations techniques et d'unê définition des
besoins, en concertation avec les utilisateurs.
Enfin, le suivi des contrats durant les premières

années de leur exécution est primordial pour
âssurer une relation équilibrée entre le titulaire et
le client.
L'exploitation durable des bâtiments est à la
portée de tous, moyennant un investissement
humain à la hauteur des enjeux.
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6. Annexes

,&i'inêxe 1 - Grille d'audit des contrats
existants

Délai d'inl€ûenlion
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Ai:ltexe ? - Clauses de résultat du
contrat du lot 1 (extraits du cahier des
charges)

- exigences sur les températures (extraits)

Le titulaire doit maintenir les températures
contractuelles dans les locaux chauffés ou rafraî-
chis tant que la température journalière moyenne
extérieure est supérieure, inférieure ou égale à

la température de base contractuelle.

Les températures extérieures de base sont /es
survanfes .-

. en hiver: ( - 10"C ,,

. enété:( +324C>.
Les températLtres résultantes intérieures à
respecter sont de :

Régime

En termes de rémunératiou. toute action de
maintenance corrective nécessitant le remplace-
me!]t d un equpement ou de pèces d un
montant unitaire inférieur ou égal à 200 € HT
(prix d'achat du titulaire) resie dans le cadre du
forfait du marché.

- subrogation

Le Ceftu, par les présentes, subroge le titulaire
dans ses droits et actions, nés ou à naître à I'en-
contre des constructeurs, fournisseurs, installa-
teurs, exploitants antérieurs et tout tiers respon-
sable ou estimé responsable d'une avarie ou
d'un dommage survenant aux installations dont il
a la charge.
II s'agit de dommages meltant en jeu la
responsabilité biennale ou la responsabilité
d'un tiers, le titulaire fera son affaire de toute
action amiable ou contentieuse à leur
encontre.

- enregistrement de températures

Le titulaire mettra à disposition du Certu, une
dizaine d'appareils fixes d'enregistrement à
placer dans les locaux identifiés par le Cenu.

- suivi du marché (rapport...)

Le titulaire remettra au Ceftu, une fois par an et
dans le mois qui suit la date d'anniversaire du
contrat :

. Un mémoire récapitulatif des opérations
de maintenance réalisées,

. Un état des consommations de
combustible et d'eau pour le chauffage
et la production d'eau glacée,

, Les DJU (degrés jour unifié) réellement
constatés,

, Un diagnostic technique de l'état des
i nstal I ation s (maté rie I s, rése aux, etc. ),. Le résultat des analyses d'eau des
circuits femés,

. Les rnesures à prendre pour remédier
aux défauts constatés,

. Des conser,Ts et infomations sur le
fonctionnement des installations ainsi
gue des pistes de réflexions sur les
actions à mener,

. Un état récapitulatif pour les douze
derniers mois de I'exercice (du 1" jui et
au 30 juin) des factures émises au titre :

des postes P2, F et C,
. Le calendrier prévisionnel des

opérations de maintenance préventive
poLtr I'année à venir.

Désignation
oes locaux

Ious /es
bureaux,

normal
de lour

K nlver ,,

locaux
occupés

21"C

Régime
été

locaux
occupes

/es sa/les
de réunions

entre 20
et 25 "C

entre 20
et 25 'C

Les températures sont mesunêes tous ouvrants
fermés depuis suffisamment longtemps, au
centre des p/êces, â 1,5 m de hauteur (ou mi-
hauteur en caa de hauteur supéieure à 3 m).

Les réglmes d'occupation des bureaux sont les
sulvants :

. Lundi, mardi, mercredi, jeudi,

vendredi : de 7 h.00 à 19 h.30
. Samedi, dimanche, iours féiés : pas

d'occupation

- clauses relatives au ( P2+ r,

Toutefois, afin de faciliter la gestion du marché,
dès lors que I'action de maintenance préventive
induit la foumiture de pièces, cette fourniture
reste dans le cadre du forfait de rémunération du
marché si le prix unitaire de chaque p,èce est
inféieur ou égal à 200 €HT (prix d'achat du titu-
laire).

Régime
ralenti
de nul

ou week-
end

<( nMef t
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: Pour en savoir plus

- Guide de redaction des clauses techniques des marchés publics d'exploitation de
chauffage avec ou sans grcs enfrefrbn des matériels et avec obligation de résultat,
Observatoire économiqge.de.l'achat public, 2007

- Outils pour sécuiser les contrats de maintenance de bâtimerts, Le Moniteur, 2013

- La maintenance des ,âliry.lgnls:en 100 fiches pratiques, Le Moniteur, 2014
- Code des marchés publics

- Cahier-{qs c-làusès âdminiltratives générales (CQAO}3pplig6}1çs aux marchés de
fournitures courantes et de services

' €t des corrseirrers en énergiê: pdrtagés:z'1 4
: Fichgn'2 : L'entretien et !'explditation des instatlatioÀs de chauffage (CVC)

.L'

lll

choisir ?,2015

Photos :

Cerema

Collection
Expériêncês
êt pratiques

ISSN en cours
2015t46

@ 20ls- Cercn'a
La rcpt-oduttion totale

ou paûelb d1! docunent La cottection e Expériences et patiques, du cetena
doit être sou"ite à Cette collection regroupe des exemples de démarches mises en @uvre dans diffê.ents domaines. Elles conespondent

I'accord pÉal^ble At à des pratiques jugées intércssantes ou à des relours d'expériences innovantes, fructueusea ou non, dor{ les premieE
Ce,z"ta. enseignemenb pourror[ être valorisés par les professionnels. Les documenls de cette colleclion sonl paa essence

synthétiques et illustrés par des études de cas.
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DOCUMENT 1O

L'exploitation et la

maintenance

représentent des
enleux

econ0mrques,
soctaux et
environnemenlaux
importants pour
tout geslionnaire

de bâtimeflt public.

Les organisations
actuellement en
prace ne
permettent pas

toujours dV
répondre. Cette

collection de
lches se propose

de présenter les
( bonnes
pratiques ) en la
matière, à partir

d'exemples issus
de clllectivités
tenitoriales et de
services de l'Etat.

+Cerema
Les missions ef les métiers de l'expbftatbn
et de la maintenance des bâtiments publics

L'entretien et I'exploitation des
installations de chauffage (GVG):
quel contrat choisir ?

De nombreux gestionnaires décident de confier à une entreprise privée des pres-
tations de seruice relatives à |eurs installations de Chauffage, de Ventilation et de
Climatisation (CVC). Plusieurs modes de contractualisation existent, présentant
chacun leurs forces et leurs farbresses.
Dans ce cadre, des clauses d'intéressement aux économies d'énergie peuvent
être utilisées, pour inciter l'entreprise à réduire significativement les consomma-
tions, puis progressivement contractuarrser ra baisse sur plusieurs années.

Cette ftche se propose d'aider le gestionnaire à
choisir Ie contrat adapté en lonction de ses
objectifs, de ses ôesolns et de ses
contraintes, en I'illustrant par des retours
d'expérience donnant sati sfaction.
Après un rappel des définitions liées à
l'entretien et à I'exploitation, les condi-
tiors nécessaires à la mise en place de
contrats d'exploitation sont décrites.
Enfin, I' ( exploitation durable > des
installations CVC passe également par
l'insertion de clauses particulières,
décrites dans Ie troisième paragraphe,
ou par Ie < CPÊ t, dont le principe est
présenté dans Ie dernier paragraphe. Deux
annexes relatives aux contrats d'exploitation
complètent le document.



1. L'entretien et I'exploitation
permettent d'optimiser le
fonctionnement des
installations CVÇ

1 .1. L'entretie n permet de prolonger
la durée de vie des installations
L'entretien des installations de chauffage, de
ventilâtion et de climatisation (CVC) consiste
principalement à surveiller leur état général et à
chânger des pièces :

> soit qui présentent un état d'usure avéré |

> soit de manière systématique suivant les
Dréconisations du fabricant.

Par analogie avec le milaeu de I'indushie, on
parle également de ( maintenance > des instal-
lations.

Cet entretien permet généralement de
prévenir les pannes èt de prolonger la durée
de vie des installations.

Les opérations d'entretien préventif peuvent
prendre différentes formes, suivant la naturè des
installations :

> examen visuel de l'état général des compo-
sants :

> contrôle de différents paramètres (tempéra-
ture, étanchéité, empoussièrement, niveaux
de liquides...);

> nettoyage et dépoussiérage ;

> recharge de différents produits (huile, traite-
ment de l'eau...) ;

> changement de petites pièces ;

> vidange des réseaux de distribution...

> au réglage de différents paramètres
(températures, débits, niveaux... ) afin d'op-
timiser le fonctionnement (on parle généra-
lement de ( conduite > des installations) ;

> à la surveillance générale et à I'adaptation
des réglages si nécessaire.

Lê niveau de I'efficacité énergétique des
installations de CVC est intimement lié à la
qualité de son exploitation.

Pour agir sur I'efficacité énergétique d'une instal-
lation, on agit généralement sur trois levièrs :

> la performance de la production de froid et
de chaud (chaudières, pompes à châlèur) ;

> la oerformance de la distribution et de
l'émission (réseaux de chaleur, radiateurs,
ventilo-convecteurs) ;

> la performance de la régulation (réglage de
la courbe de chauffe, fonctionnement réduit
en période d'inoccupation... ).

L'exploitation peut prendre différentes formes,
suivant la nature des inslallations :

> le réglage des têmpératures en fonction des
besoins exprimés par les occupants ;

> l'équilibrage des réseaux, c'est-à-dire le
réglage des débits de chaleur (ou de froid)
en fonction des besoins effectifs des diffé-
rents locaux ;

> le suivi des consommations d'énergie ;

> le suivi des consommations d'eau...

'1.2. L'exploitation perm*t d'accroître
l'efficacité énergétique des installa-
tions
L'exploitation des installations de chauffage, de
ventilation et de climatisation (CVC) consiste
principalement :
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2. i*'inventa!re des ilrçtal{atiorrs
techniques Xr*rmet de fe irll i;r'r
premier ch$ix *rllfs r:nniral
d'entretien et contrat
ci'exploitation

?.1. Les contrats d'entrêtiên, simples
à mettre ên ceuvre, oermettent d'a$su-
rer le bon fonctionnement des instal-
lations
Le contrat d'entretien engage l'entreprise sur
des moyens destinés à maintenir les installa-
tions CVC dans un état normal de fonctionne-
menL

Le contrat d'entrelaen est un contrat à < obliga-
tion de moyens > (cf. guide du Cerema
<< Préparer et suivre ses conlrats >>).

ll comprend plusieurs visiles par an, notamment
pour la mise en route et I'arrêt des chaufferies en
début et en fin de saison de chauffe.
Un programme d'entrelien (souvent appelé
<< garnme de maintenance >) est défini contrac-
tuellement, en général sur la base de la régle-
mentation en vigueur el des préconisalions du
constructeur des installalions.
Dans le cadre d'un contrat d'entretien. I'exBloita-
tion reste à la charge du gestionnaire.

Les contrats d'entretien sont souvent utilisés
dans les cas suivants :

> pour des installations dont l'état de vétusté
n'est pas totalement connu ;

> pour des inslallâtions vieillissantes qu'il va
falloir renouveler dans les années qui
vtennenl;

> dans des bâtiments dâns lesquels une
équipe de maintenance interne est présente
pour assurer lâ conduite de I'installation au
ouotidien:

> par défaut pour des installations
nouvelles, dont les modalités d'exploita-
tion n'ont pas fait l'objet d'une réflexion
préalable à la mise en service.

Les contrats d'entretien sont relativement
simples à rédiger et permettent générâlement de
répondre aux obligations réglementaires.

En revanche, ce type de contrat n'assure pas
la performance globale des installations, et
notamment sa consommation énergétique
globale,

ll n'y a pas de pré-requis particulier pour la

constitution de tels contrats. si ce n est que le
gestionnaire doit faire le recensement des équi-
Dements oui seront effectivement inclus dans le
contrat d'entretien CVC.

Exemple : A la demande du service des
achats de I Etat. plusieurs services régionaux
de I'achat public ont souscnï des conlrats
d'entretien pour la maintenance des installa-
tions de chautrage des bâtiments propriété de
l'É.tat. Ces contnts, dits mutuàtisés car
communs à plusieurs administrations occu-
panfes, ga,.anflssent au propiétaire les opéra-
tions d'entretien preventif habitiiélles sur les
installations.

2.2. Les contrats d'exploitation requiè-
rent un niveau de connaissance
détaillé de ses installations mais
permettent de contractualiser des
objectifs de performance, dont des
consommations cibles
Le contrat d'exploitation engage I'entreprise
sur I'obtention de résultats : a minima lè
maintien de températures de confort dans les
bâtiments.

Le contrat d'exDloitation est un contrat à < obli-
gation de résultats ) (cf. guide du cerema
<< Préparer et suivre ses contrats >)).

En plus des opérations d'entretien, il inclut les
opérations de relevés, de surveillance, de
réglage et de paraméhage des installations.

L'entreprise est responsable de la définition des
moyens à metlre en æuvre pour garantir les
résultats définis au conlrat. L'acheteur Dublic
peut néanmoins les contraclualiser, pour faciliter
le suivi de I'exécution du conlrat et répondre à

des besoins spécifiques (service d'astreinte par
exemple).
Ce type de contrat est généralement généra-
teur d'économies d'énergie, si le gestionnaire
l'accompagne d'un suivi rigoureux pour l'évalua-
tion des résultats.

Pour rédiger leurs contrats d'exploitation CVC,
les gestionnaires utilisent généralement le Gurde
de rédaction des c/auses techniques des
marchés pLtblics d'exploitation de chauffage
avec ou sans gros entretien dæ matériels et
avec obligation de résultat, publié en 2007 pal
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I'observatoire économique de l'achat public
(ministère en charge de l'économie). Ce guide
défjnit plusieurs ( postes ) (voir encad
< définition > ci-après). Le contrat d'exploitation
comprend a minima le postê P2, correspondânt
aux prestataons suivantes :

> la conduite et la surveillance
(= exploitation) ;

> la maintenance (= entretien).

Définition: Le < Guide de rédaction des
clauses techniques des marchés publics d'ex-
ploitation de chauffage avec ou sans gros
entretien des matériels et avec obligation de
résuftiat >, publié par I'Obseryatoire écono-
mique de t'achat pubtic en 2007, défînit tes
différents (. posfes ), des contrals d'exploita-
tion :

> ,e poste < P1 ,, coîespond à la foumi-
ture d'éneryie nécessai'7e au fonctionne-
ment des installations. ll s'agit d'une
délégation de.la gestion de l'éneeie à
I'entrepise en charge de I'exploitation
des installations, avec transfert des
risgues assoclés ;

> le poste K P2 rr, conespond à la
conduite, la suNeillance et la mainte-
nance des installations ;

> le posfe ( P3 r, conespond aux opéra-
tions de Gros Entretien et de Renouvelle-
ment (opérations < GER ,). ll couvre le
remplacement des matéiels vétustes
ainsi que les dommagos d'usure. Le
prætataire assure /a rêparation ou le
remplacement à I'identique pour main-
tenir les installatiorc en état de fonc-
ûonner.

Un contrat d'exploitation comprend a minima
le poste P2. Les posles P1 et P3 sont
optionnels.

Les contrats d'exploitation sont plus
complexes à mettre en ceuvre que les
contrats d'entretien, car ils nécessitent
plusieurs pré-requis :

> avoir un niveau de connaissance détaillé de
ses installations (consommations, perfor-

mance... ) ;

> définir avec précision le niveau de qualité
des prestations attendues ;

> disposer de moyens techniques et humains
suffisants pour suivre l'exécution du
marchè.

Les gestionnaires expriment souvent dês
difficultés pour réunir rapidement l'ensèmble
de ces conditions, retardant ainsi la misè en
place de contrats d'exploitation.

E*emple: Les morèni gênêrà.ix du Céttu,
en coilabdntion avei.le Cetê Méditenanée,
ont tnvaitlé en 2013'éùr'la mise én place i{'un
contæit d'exptoitation CVC, pour unà pompe à
chàleùr èf uhe centiâ16.dé traitètnéû d'aii. An
contrct de type ( P2 ,, a êté monté, incluant
également les opérations de maintenance
coîeclive dont le montant unitaire des pièces
remplacées est inféieur à 200 € HT (contnt

2.3, Les réponsês à appoder avant de
choisir un contrat d'exploitation
Un fascicule de documêntâtion (FD X 60-090),
relatif aux critères de choix du type de contrat de
maintenance, publié par l'Afnor en juillet 201 1,

donne différents critères permettant de dêter-
minêr le type de contrat adapté.

Ce fascicule Deut être utilisé Dour les installa-
tions de chauffage, de ventilation et de climatisa-
tlon.
Celui-ci dresse une liste de questions relatives à
ditférentes thématiquês, âuxquelles doit répondre
l'acheteur public avant de faire son choix :

- L'identification et Ia détinition du domaine
d'intervention: la désignation du bien estelle
claire ? Les contraintes liées à sa localisation
sont-elles connues ?...
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- L'état du bien à Ia date de I'inventaire: l'êtat
d'usure est-il connu ? Quelle est la date de
mise en service ? Connaît-on I'historique des
conditions d'exploitâtion pâssées ?...

- Les condit ons d'exploitation ft lures : sont-
elles les mêmes que les précédentes ? Les
horaires de fonctionnement sontils connus ?...

-La politique de maintenance: existe-il une
politique de maintenance affichée ? Le taux de
disponibilité est-il exprimé ? Privilégie-t-on la
maintenance Dréventive sur la maintenance
corrective ? Une garantie de performance
énergétique est-elle demandée ?...

- Les indicateurs de suivi du contraf : le prolet

revêt-il un caractère de maintenance spécl-
fique ? Existe-il des entreprises susceptibles
de répondre ?...

Si l'acheteur peut répondre positivement à
chacune de ces questions, le contrat d'exploita-
tion est adapté. Par contre, si la plupart des
réponses apportées sont imprécises ou néga-
tives, alors le contrat d'entretien sera plus adapté
dans un premier temps.
En effet, pour qu'une entreprise s'engage
dans un contrat d'exploitation, il faut que
I'acheteur public exprime des objectifs mesu-
rables et quê l'état de santé dès biens soit
précisément connu à la date de démarrage du
contrat.
Un audit des installations peut être réalisé
par un bureau d'études indépendant pour
satisfaire ce préalable.

3. Quelles clauses inclure dans
les contrals d'exploitation pour
favoriser les économies
d'énergie et le renouvellement
du matériel vétuste ?

Le contrat d'exploitation engage déjà le couple
( gestionnaire-€ntreprise ) dans une démarche
de performance, allant naturellement dans le
sens d'une êxploitâtion plus vertueuse.
Néanmoins, il peut être utile de contractualiser
les niveaux de performance énergétique et de
longévité des installations, à travers les indica'
teurs suivants :

> le volume des économies d'énergie ;

> le périmètre des opérations de gros entre-
tien (poste P3, cf. encart s définition D p. 4).

3.1. L' ( intéressement n aux écono-
mies d'énergie, pour inciter l'entre-
prise à une < exploilation durable >

des installations
Le guide de 2007 (cf. encart p.4) prévoit une
clause, dite d'( intérossement aux écono-
mies d'énergie D.

Cette clause Dermet :

> de partager les économies financières
générées par la baisse des consommations
d'énergie, entre le gestionnaire et I'entre-
prise ;

> de pénaliser I'entreprise si les consomma-
tions sont suoérieures à un seuil défini dans
lè contrat.

Le guide prévoit de répartir équitablement le
montant des économies entre lè gestionnaire et
l'enheprise, mais le taux de répartition peut être
choisi librement par le gestionnaire.

En cas de dépassement du seuil indiqué dans le
contrat, le guide préconise de faire prendre en
charge les excès de consommation à hâuteur de
2/3 par I'entreprise. C'est souvent ce taux qui est
retenu en prâtique par les gestionnaires.

La mise en ceuvre de clauses d'intéressement
aux économies d'énergie nécessite un historique
des consommations sur plusieurs années afin de
définir une consommation de référence
pertinente.
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Si aucun historique n'est à disposition, une
tranche condilionnellê relative à I'intéressement
peut être ajoutée. Elle sera éventuellement
affermie au bout d'une à deux années de suivi
des consommations, en concertation avec le
titulaire du contrat.

3.2. Les clauses de gros entretien,
pour prolonger la durée de vie des
équipements
Les opérations de gros entretien et de rênouvel-
lement de pièces (courâmment appelées GER) ,

peuvent être incluses dans le contrât d'exploita-
tion CVC. C'est ce que l'on appelle usuellement
le poste P3 (cf. encart ( définition ) p.4), qui
inclut généralement les prestations suivantes :

> le gros entrètien et le renouvellement si
nécessaire de matériels nommés orécisé-
ment dans le contrat. Généralement, les
dispositifs de distribution (pompes, régu-
lations avec sondes, vannes 3 voies, servo-
moteurs, vase d'expansion, disconnecteurs,
robinets de radiateurs, compteurs d'énergie
et installations électriques liées) sont inclus
mais les appareils générateurs de
chaleur ou de froid (chaudières, pompes à

chaleur) sont exclus pour éviter que le
montanl du poste P3 soit trop élevé ;

> la garantie totalê couvrant le client contre
les aléas de pannes même les plus graves.

Un compte séparé, précisant I'ensemble des
opérations de gros entretien effectuées, est
préconisé, de manière à effectuer un bilan comp-
table précis en fin de contrat.
Une clause de ( garantie totale avec réparti-
tion > est parfois prévue, permeftant au client de
recouvrer à la fin du contrat une partie des
sommes prévues mais non dépensées.

Le gestionnaire doit assurer un suivi rigoureux
de ce compte, pour éviter que les opérations
d'entretien habituelles (payées normalement par
le poste P2) ne soient affectées sur le poste P3-

Les durées de marché incluant le poste P3
pèuvent être plus longues que celles n'incluant
que le poste P2, pour permettre à l'entreprise
une meilleure gestion des risques de panne (en
mutualisant les travaux sur une durée olus
longue et sur plusieurs installations).

ll convient d'être très vigilant pour la mise en
ceuvre du poste P3 dans les marchés publics.
Bien que le guide de 2007 (ct. encart p.4),
précise que la pratique du compte séparé doit
ètre évitée, cat < elle est en contradiction avec le
principe même d'une rémunêration foiaitaire du
Gros Entretien Renouvellement >, plusieurs
retours d'expérience montrent que la mise en
place d'un compte séparé, avec un montant
unitaire de la main d'@uvre et des coeffi-
cients sur les pièces et la sous-traitance, est
primordiale pour contrôler la bonne exécu-
tion dês prestations,

Les contrats, couramment appelés ( P2 + ),
incluant les opérations d'entretien courant, dont
le montant unitaire des pièces remplacées n'ex-
cède pas 100 à 200€ en général, peuvent
permettre de répondre en partie aux probléma-
tiques de gros entretien (cf. exemple page 4).

économies d'énergie pour une palie de se:s

installations de chauffage et lnitement d'air.

Elle a inséré dans le contrat une clause d'inté-
resserr.gl)t aux économies d'énergie sur le
poste p2 avet la répaftition sutyente;
- dans le cas d un excès de consommation,
2/3 dæ eôtts à la charg€.dè fèiitrepdse,
- dans /e cas d'une économie de consomma-
tion, la moitié de ces demières reyersées â
I'entreoise.

Exemple : La commune de Montmélian
(4 000 habitants environ) a établi en 2008 un
contrat d'exploitalion avec intéressement aux

maiions annuelles, conigées du climat, ont
diminué de 360 Mwh,-soit: une baisse de plusl
de 12 '/o.

Un nôuùeau marché a été cônêlu au terme dù
coqyat, avec des objectifs élargis en terme
dliûldressement. :,r..r:...1
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Exemple: Le Syndicat intercommunal de
gesllon des énergies de la région lyonnaise
(SIGERLy) préconise d'inclure le poste P3
dans les marchés d'exploitation des installa-
lions de chauffage de ses communes adhé-
rentes.

Une somme foiaitaire annuelle est affectée
par site, et permèt le remplacement'à I'iden-
tique de tout équibônent ou paftiètd'équipe-
ment défaillant pendant la durée du contrat.
Le remplacement à I'identique s'entend par un
équipement offrant une pertormance au moins
équivalente et Épondant à la réglementation
en vtgueur.

Les avantages sont :

3.3" L'inclusion de la fourniture
d'énergie au contrat d'exploitation est
de nroins en nroins utilisée, compte
tenu de la libéralisation des marcl'lés
de l'électricité et du gaz

En raison de la libéralisalion récênte des
marchés de l'électricité et du gaz, I'inclusion
de la fourniture d'énergie (poste P1, cf. encart
( définition > p.4) au marché d'èxploitation
peut ne plus ètre une solution avantageuse.
Une solution alternative oarfois retenue est de
prévoir lors de la mise en concurrence des pres-
tations supplémentaires éventuelles (souvent
encore appelées option), relatives à la fourniture
de l'énergie. Le gestionnaire se réserve alors le
droit de commander ou non ces preslatrons en
fonction de la qualité des offres reçues.

ll convient cependant de s'assurèr au cas par
cas de la comoatibilité de la solution retenue
avec le code des marchés publics.

Exemple : Le seMice des acl,ats de I'Etat a
notné en 2013 un marché pour la foumiture de
gaz naturel de 500 slfeg éparlis sur/'ensemble
du lenitoirc national. ll a constaté un gain

moyen de 19 % par Êppoft aux taifs réglerlien-
tés de vente du gaz naturel dê l'époque.

Réglementation : Depuis le 1* juillet 2007,
I'ensemble des consommateurs est libre de
choisir son fournisseur d'électicité et de gaz.

Par ailleurs, la fin des tarifs réglementés du
gaz est effective depuis le 31 décembre 2014
pour les contrats dont la consommation est
supéieure à 200 MWh par an. Elle le sera à
paftir du 31 décembre 2015, pour les contrats
dont la consommation est suDérieure à
30 MWh par an.

La fin des tails réglementés de l'électicité est
également prévue à la fin de 2015, pour les
contnts dont la puissance est supéieure à
36 kW (cas de la pluparl des bâtiments
publics).

Les acheteurs publlc.s se doivent donc d'anti-
ciper pour mettre en concurence les diff6-
renls fournlsseurs d'énergie avant la fin des
taifs réglementés.

4. Les csntrât$ de performance
énergétique {CPE}, pour
s'engager vers une baisse
contractualisée des
consomTnâtions

Au-delà de Iintéressement aux économies
d'énergie, I'objectif ultime est de contractua-
liser une baissè de la consommation
d'énergie par rapport à une situation initiale.
C'est I'objet des contrats de performance éner-
gétique, plus communément appelés CPE,
définis par les directives européennes de 2006,
puis de 2012 sur I'efficacité énergétique (cf. encart
( définition )) ci-après).
Un audit énergétique est réalisé avant la mise en
placè du CPE afin de connaître le potentiel
d'économies du ou des bâtiments et d'établir une
situation de référence.

La mise en place d'un contrat d'exploitation des
installations de chauffage avec intéressement
peut très bien constituer une première étape,
avant la mise en place d'un CPE, dit de
( services > (cf. guide du Cerema sur les CPE
de services). En effet, le retour d'expérience sur
le contrat initial pourra servir utilement à la

contractualisation de l'objectif de baisse de
consommalion avec le titulaire du futur CPE.
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Définition: la directjve européenne
20121271UE du Parlement européen et du
Conseif du 25 octobre 2012 rclative à I'effica-
cité énergétique, définit le contrat de perfor-
mance énergétique (parfois dénommé
< CPE >) comme k un accord contnctuel
entre le bénéficiaire et le foumisseur d'une
mesure visant à améliorer I'efficacité énergé-
tique, vérittée et suNeillée pendant toute la
durée du contrat, aux temes duquel les
l/,vesllssemenfs (travaux, foumitures ou
se/vices) dans cefte mesure sont rémunérés
en fonction d'un niveau d'amélioration de I'ef-
ficacité énergétique qui est contractuellement
défini ou d'un autre citèrc de peiomance
énergétique convenu. tel gue des économies
financières ,.

Un CPE peut prendre différentes formes
contractuelles : contnt de pattenaiat, marché
pubtic de conceplion, réalisation, exptoitation
ou maintenance. C'est un contrat à obliaation
de résultats.

Pout son Sifèiir SCR/VE a,

19 000 m'?: un CPE sou,

consommations
de la Dreal Haute-Normandie.

La fiche n" 4 de cette collection ( Missions et
métiers de I'exploitation et dè la maintenance
des bâtiments publics ) développera la théma-
tioue des CPE.

5, t+lr*lusiorr

Au-delà des contrats d'entretien, il existe diffé-
rents types de contrats pour la gestion du quoti-
dien de ses installations de chauffage, de climati-
sation et de ventilation.
Ces contrats pêrmettent de s'adaptêr aux
contraintes locales de chaque gestionnaire
(connaissance de son installation, moyens dispo-
nibles, conditions d'exploitation futures...).

Les contrats d'exploitation permettent notam-
ment de déléguer l'ensemble de la gestion des
installations à l'entreprise privée et de contrac-
tualiser des niveaux de performance, notamment
pour les consommations d'énergie.

L'insertion de clauses relatives à l'< intéressè-
ment > et au ( gros entretien > sont de plus en
plus utilisées, dans une logique performantielle
et dans l'esprit de la directive européenne de
2012 sw la performance énergétique.

La délégation de la gestion des installations
demande néanmoins au gestionnaire une impli-
cation forte pour le diagnostic de ses installa-
tions, la définition des clauses du contrat et la
mise en place d'une organisation adaptée au
contrôle des objèctifs.
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6. Annexe 1

Avantages et inconvénients des différentx types r,lc acntrats <t F? rr

et<P1 +P2u
(source : Cerema, pôle de con,ltétence Gesiicn de Paltiâlr;lie lmrncblliei)

P2
avec ou sans
intéressement

Prestations forfait (PF) =
contrat d'exoloitation
de ( base )

Cinq ans
maximum
en général

- La fourniture d'énergie ]- Suivant la nature de
est distincte de la ll'énergie, il n'y a pâs toujours
surveillance et de la ide suivi des consommations
conduite de l'installation, dédiées à la production de
et fait donc I'objet d'un chaleur (pour l'électricité
comptage à part. notamment).

Prestations forfait
avec intéressement (PFl)

Cinq ans
maxmum
en général

- L'enlreDrise est très l- La clause d'antéressement
impliquée dans la bonne 

I 
nécessite de déterminer,

gestion du combustible avec une bonne fiabilité, la

et de l'outil de production consommâtion théorique de
de chaleur. l'installation, pendânt une

rsaison de chauffe.

i- La clause d'intéressement

I est peu < rentable > pour le
gestionnaire, du fait du fâible
montant du poste P2 (Par

rapport au coût de l'énergie).

Pl+P2
sans

comptage
de l'énergie

Marché forfait (MF)
Le montant du poste P1 est
fixe quelles quê soient les
conditions climatiques de
I'hiver.

Entre cinq
et huit ans

- Le coût est constant l- Le coûl ne reflète pas la
(hors révision du prix du consommation réelle
combustible). (indépendant des conditions

- lmplique la société climatiques et des efforts

d'exploitation dans une ]des utilisateurs)'

gestion fine de l'énergie l- Le conkat est difficile à 
l

pour son propre intérêt, y 
I 
renégocier en cas de 

I

compris en investissant. lmodification de I'utilisation

- Gestion simple du lou de la consistance des

contrat en suivi de ]installations'
facturation pour le l- La durée de la saison de 

I

donneur d'ordre. lchauffe n'est Fas 
I

lrI'*i" _ l
Marché température (MT)
Le montant du poste P1 est
corrigé en fonction des
conditions climatiques.

Entre cinq
et huit ans

- lmplique la société - Le coût ne reflète pas la
d'exploitation dans une consommation réelle (seule
gestion fine de l'énergie iune correction climatique
pour son propre intérêt, y I est apportée, mais pas les
comDris en investissant. lactions d'économie des

_ Gestion simpte du utilisateurs).

contrat en suivi de - Le contrat est difficile à
facturation pour le lrenégocier en cas de
donneurd'ordre. lmodificationdel'utilisaiion.

I

- Prise en comote de la r- La durée de la sâison de
rigueur climatique. chauffe n'est pas

I modifiable.
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P1+P2
avec

comptage
de l'énergie

Marché comptage (MC)
Le montant du ooste P1

varie en fonction de la
quantité de chaleur
produite par l'installation.

Cinq ans
maxrmum
en général

- La société est très
impliquée dâns la bonne
gestion du combustible
et de l'outil de production
de chaleur.

- Le gestionnaire paie sa
consommation de
chauffage réelle.

- La société d'exploitation a
intérêt à vendre le
maximum de chaleur en
sortie de chaufferie.

- Coût de l'installation et de
I'entretiên des compteurs
d'énergie.

Combustible prestations
(cP)
Le poste P1 est réglé en
fonction des quantités de
combustible livrées.

Cinq ans
maximum
en général

- Ce contrat permet au
gestionnaire d'avoir un
seul interlocuteur pour
l'achat du combustible et
la maintenance de son
installation.

- Le coût du combustible est
augmenté du coefficient de
frais généraux de la société
d'exploitation.

- L'entreprise a intérêt à
vendre le maximum de
combustible (donc peu
intéressée à optimiser la
production de chaleur et la
distribution).

P1+P2
avêc

comptagè
de l'énergie et
intéressement

ilarché comptage avec
intéressèment (ltcl) et
Combustiblê prestations
avec intéressement (CPl)

Cinq ans
maximum
en générâl

- L'entreprise est très
impliquée dans la bonne
gestion du combustible
et de I'outil de production
de chaleur.

- Le gestionnaire paie sa
consommation dê
chauffage réelle.

- La clause d'intéressement
nécessite de délerminer,
avec une bonne fiabilité, la
consommation théorioue de
I'installation, pendant une
saison de chauffe.
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7. Annexe 2

Fxemple de rériactisn ele c*auses relatives au po*te P3
(s*rrce:SIGFRL1/)

Le compte P3 sera géré en totale transparence.

Afin de faciliter cette gestion, il est demandé à I'Acte d'Engagement un coefficient sur fôurniture, sur
prestations âssociées et un coût horaire.
Le coefficiênt sur facture fournisseur s'entend après remise déduite du fournisseur.

Les devis présentés devront être détaillés. lls indaquêront a minima, les prix unitaires, les quantités, le
nombre d'heures et le coût horaire de la main d'ceuvre. lls devront être accompagnés des fiches tech-
niques des matériels envisagés.

Le suivi et contrôle du compte P3 seront assurés par la Ville et par son conseiller technique.
Le Titulaire présêntera dans le bilan annuel d'exploitation remis à la Ville, un état annuel du compte

P3 en détâillânt les recettes, les dépenses et le soldè par année et cumulé sur la durée du marché.

Les factures de matériels seront consignées et jointes en annexe du bilan annuel.

Le nombre d'heures imputées sur les opérations de travaux P3 devra être justifié et consigné sur les

bordereaux de travaux, lesquels seront fournis en complément des faclures en annexe du bilan

annuet.
En cas de désâccord sur le nombre d'heures valorisées sur une opération, la Ville de xxx pourra

modifier cette quantité, en prenant pour référence les temps de pose publiés dans les revues profes-

sionnelles.

Les sommes versées au Titulaire au titre du compte P3 constituent une provision dont la justification

d'emDloi ou dè disponibilité devra ètre fournie annuellement pour I'ensemble des opérations réalisées,

ou ponctuellement à chaque demande de la Ville ou de son conseiller technique.

Dans l'hypothèse oir le montant P3 du marché s'avérerait insuffisani à I'usage, le Titulaire n'en

conserverait pas moins, à ses frais, la totalité de ses obligations en matière de maintièn et remise en

état des matériels.

En tout état de cause, la participation du Titulaire aux dépenses occasionnées par ces travaux ne
pourra être inférieure à la valeur de remplacement au jour considéré des matériels d'origine par des

matériels similaires.

À I'expiration du marché :

si le solde du compte P3 est débiteur, I'exploitant sera tenu d'assurer, à ses fraas, ses obliga-
tions en matériel de gros entretien et renouvellement des matériels,

si le solde du compte P3 est créditeur, les deux parties conviendront d'une utilisation de ce

compte pour l'amélioration et le renouvellement des installations visant à économiser l'énergie ou à

réaliser des travaux de mise en conformité, ou sera reversé en totalité à la Ville dê )o(x.

Les Certificats d'Économies d'Énergies (CEE) générés par tous travaux effectués pour le compte

de la Ville de xxx restent sa propriété.
Lors du remplacement de matériel, le Titulaire pourra proposer de reprendre les CEE à son nom, y

compris dans Ie cadre du P3.
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Pour en savoir plus

- Observatoire économique de l'achalpublic, Guide de rédaction des clauses fecf,niques
des marchés publics d'exploitation de chauffage avec ou sans gros entretien des matéiels
et avec obligation de résultat,2007
- Groupement permanent d'étude des marchés ( Dévelopgement Durable,
Environnement ,>, Guide de I'achat public éco responsable; lle.t{icacité:éhg.lgétique dans les
march& d'exploitation de chauffage et de climatisation poul le parc immobilier existant,

Photo 1'' page :

@ Laurent Mignaux
MEDDE-MLETR

Collection
Expériênces
êt pratiqu€s

ISSN en cours
2015t10

@ 2015- Ceîema
l,a rcprcdKtion totale

ou patTie e &t docunent
doit être soûfiise A

t accotd pt.éalable ùl
Cerenm.

- Direclive européenne 2012127lUÊ. relative à I'efficacité énergétique
- Code des marohés,t'ûblics ' ' , 'i::-:..'
Cerema :

du Cerema

La cotlèction < Expériences et piatîques , du Cerema
Cetle collection ægroupe des exemples de démarches mises en æuvre dans différents domaines. Elles
corespondenl à des pratiques jugées inléressanles ou à des relouas d'expériences innovantes, ftuctueuses ou non,
donl les premiers enseignemenls pounont êlre valorisés par les professionnels. Les documents de cette collection
sont par essence synthéûques el illustrés par des études de cas.
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ANNEXE A

Informations concernant la mise en sécurité, restructuration et
extension de l'école maternelle d'INGECOLE - INGEVILLE -

Novembre 2016

1-Renseiqnements qénéraux concernant I'opération :

1-1-Classement de l'établissement sur le plan de la sécurité incendie :

Type : R
Catégorie : 4"'"
Effectif déclaré : 210 personnes

1-2-Avis de la sous-commission départementale de la sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les ERP-IGH :

Avis favorable à la réceotion des travaux des 2 ohases de travaux
Avis favorable à I'exploitation de l'école maternelle d'INGECOLE à INGEVILLE
Avis favorable au nouveau classement de l'établissement en ERP du 1"' groupe de 4""
catégorie de type R pour un effectif théorique maximum de 210 personnes

1-3-Rapport de vérifications réglementaires après travaux (RVRAT) du bureau de
contrôle INGECONTROLE :

Avis : conforme

1-4-Dossier d'intervention ultérieure sur ouvrage (DIUO) :

Non communiqué à ce jour

1-s-Récapitulation des locaux :

Salle de classe : 6
Salle de ieux : 1

Accueil loisirs maternels (ALM) :

Bureau ALM : 1

Cuisine pédaqooique : 1

Bibliothèque centre documentaire (BCD) 1

Salle des maîtres : 1

Salle de reoos : 2
Salle ATSEM :

Local aoents (douches/vestiaires/reoos) 1

Local concierqe : 1

Bureau de direction : 1

Local centrale de traitement d'air (CTA) 1

2-Caractéristiques techniques :

2-1 -lnstallation électrique :

Calibrage disjoncteur de branchement : mono - tri 4x604
Nombre de tableaux et coffrets électriques : 4
Localisation :

- TGBT : dans la circulation au rez-de-chaussée en face du WC handicaoé
- TS1 : dans la circulation au rez-de-chaussée à côté des WC collectifs
- TS2 : dans la circulation au 1"'étage à côté de la cage d'escalier
- TS3 : dans le local de rangement au '1"'étage
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2-2-Alarme incendie ou système de sécurité incendie :

Marque et type : INGESECU 2470R-fype 4
Nombre de déclencheurs manuels : 7
Nombre de sirènes : 12

2-3-lnstallation de désenfu

1-Caqe d'escalier Naturel
2-Sanitaire collectif au 1" étage
(EAS) Naturel

3-Salle de classe 1 au 1"'étage
(EAS) Naturel

2-4-Ascenseurs et monte-charges :

Ascenseur :

Type : INGEASCENSEUR R870
Capacité : 650 kg
Course : 3,20 m
Nombre de niveaux (en plus du rez-de-chaussée) : 1

Nombre d'accès : 1

Vitesse : 1 m/s

2-s-Extincteurs :

Marque:INGEFEU
Eaupulvérisée-6kg:11
Poudre-6kg:1
CO'-2kg:4

2-6-lnstallation de chauffage - traitement d'air :

Chauffage :

- Type de combustible : gaz naturel
- Nombre de chaudières : 1

- Marque : INGECHO - référence : GA820
- Puissance : 175 KW
Traitement d'air :

- Nombre de CTA: 1

2-7-Ramonage :

Nombre de cheminées ordinaires :

- Nombre de chauffage centraux : 42 unités
- Métré des tuyaux de raccordement : 780 ml

2-8-Ventilation et aération :

Type de VMC : double flux

2-9-Disconnecteurs :

Diamètre : 3/4"
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Exutoires :

1-Châssis ouvrant (OB) Vérins pneumatiques (CO')
2-Châssis ouvrant (OB) Manceuvre manuelle par treuil
3-Châssis ouvrant (FR) Manceuvre manuelle (poignées)



2-10-Ligne de vie :

Localisation : sur la toiture végétalisée de la dalle haute du 1"'étage

2-11-Gestion technique du bâtiment :

GTB pour l'éclairage du bâtiment et les protections solaires

2-12-Alaime intrusion :

Alarme intrusion 3 zones avec report à la centrale de surveillance

3-Caractéristiques des ouvraqes et des matériaux :

3-1 -Aménagements extérieurs :

Cours avant et cours arrière en enrobé
Espaces verts engazonnés ou plantés

3-2-Gros-ceuvre :

Structure en béton armé pour I'edension

3-3-Etanchéité:
Toiture terrasse du bâtiment existant: isolation thermique en laine minérale d'épaisseur de
30 cm + complexe d'étanchéité du type bi-couche élastomère
Toiture terrasse végétalisée pour l'extension

3-4-Sols :

Linoléum dans les salles, autres pièces et les circulations
Carrelage dans les sanitaires

3-S-Murs:
Fibre de verre peinte dans les salles et autres pièces et les circulations
Carrelage dans les sanitaires

3-6-Plafonds :

Plafonds oeints

3-7-Menuiseries extérieures
Châssis bois double vitrage
Protections solaires pilotées

3-SJsolation:
lsolation thermioue extérieure
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ANNEXE B

Mise en sécurité, restructuration et extension de l'école maternelle d'INGECOLE - INGEVILLE - Novembre 2016'

DOE
TABLEAU DES SURFACES

0041 €n96menl jeux €xlédeuÉ
espace poubelles

0051 local nÉnags
locâl rnénage

sallè d€ class€ €xlslant€

3all6 dÊ classe €xislântê
sall€ d€ dassê êxistântô

sâtê d€ classe exbtanl€
s€llê dê claÊsê nowell€
sâllê d€ classe now€lle

8CD|/ €spac€ infornali$ê
rang€nEnt pédâgoglquê

loc€l atsên 3xi3

ûsansri€r' cuisine pédagoglqu6

Aôcu€ll Ldst Matemêl
Accuoil Loist lllâternel

SHON/SHOB

SHOB Etâge
SHOB co.nbles

355,96 522,A9

Loc.u lêchnique3 ct Éng.mcnts êrtarLu?.
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ANNEXE C

Fiche de sécurité de l'école maternelle d'INGECOLE - INGEVILLE - 30 août 2016

Adresse:
Nom de la directrice ou du directeur:
RemplâÇant(e) en cas d'absence:

Té1. fixe

Té1. fixe

Té1. mobile

Té1. mobile

Durant la pause méridienne
lv conDis les De$onnes venarl dbûtres sibs)

Durant le temDs oériscolaire

Nbre de classes 4

Nbre d'élèves 4
Nbre d'adultes 4
lenseiortanls. autes Derconners êl usâoeÆ,

dont nbre d'encadrants +

Durant les cours Durant la pause méridienne
lv canDris les Dersonnes venarl d'aalr€s s/es)

Durant le temDS périscolaire

Nbre de classes .) 6 ô 6

Nbre d'élèves 4 165 80 80

Nbre d'adultes +
lenseionanls. aulres Dersonnels el usâoeÆ)

IJ 5

dont nbre d'encadrants + I 5

X Ecole maternelle I Ecole élémentaire E Rutre(s) équipement(s) : préciser nbre, type, effectif(s)
Précisions:

Efficacité de l'éclairage public: ! Insuffisante (faible intensité, zones d ombre) EIBonne

Stationnement (public/privé), aires de livraisons : EI< 50 m de I'accès principal du site L_.1 > 50 m

Arrêt de lransoort en commun : ! < 50 m de I'accès principal du site EI:50 m

Aire de dépose d'autocars : EI < 50 m de I'accès principal du site !: SO m

Aire de dépose minute de véhicules particuliers : EI< 50 m de l'accès principal du site f] t 50 m

Mobilier urbain / plântations / éléments : L_.1 Limitant les possibilités de stationnement anarchique
! Limitant les possibilités d'approche de véhicules béliers
gAttenant à l'établissement el favorisant l'escalade (bâti ou clôture)

Espace public servanl de parvis aux élèves : EI Inexistant ! lnsuffisant ! Suffisant

Précisions point 3. :

(par exêmple : habilude de stationnement anatchique devant I entree)

NOM DE L'ETABLISSEMENT: Ecole matemelle d'INGEGOLE

Etablir une fiche par école (et non par site ou par bâtiment)
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ou confiouration du sommet limitant les Dossibilités d escalade: I I Oui ElNon
EI Barreaudage:

Hauteur des éléments de barreaudage : 50cm
Eléments (lisses horizontales. . . ) susceptibles de favoriser l'escalade : EIOui n ruon
Dispositif ou configuration du sommel limitant les possibilités d'escâlade: ! Oui EI Non

EIAvec murèt à la base
Hauteur du muret : 40cm

ElGrillage :

Hâuteur de la partie grillagée : 100cm
Eléments (lisses horizontales. . . ) susceptibles de favoriser l'escalade : t Oui n Non
Dispositif ou configuration du sommet limitant les possibilités d'escalade : ! Oui EINon

g Avec muret à la base
Hauteur du muret : 50cm cour arrière. mesure côté cité administrative

total de Doints d'ascès : 3
Hauteur des portails et portillons : 180cm
Eléments (clenches, lisses horizontales... ) susceptibles de favoriser I'escalade :M Oui
Dispositif ou conflguration du sommet limitant les possibilités d'escalade : n Oui
Etat du système de blocage des vantaux.secondaires : n Bonne ! InsuffisanteEtat du système de blocage des vantaux.secondaires : n Bonne ! Insu
Moyen de venouillage depuis l'intérieur : ! Loquet Mserrure n Ouverture électrique à

des élèves et personnels :

de disoositif de filtraoe L l Munis d'un interDhone MMunis d'

4.5.1. FoNcttoNNEISlNl ouiaNÎ LEs HoRAtRls scoratREs (cÉifloN Rl|-lvaNt nÊ LA co[p!T!NC! D! |.tEDucaÏtoN

g Fermés mais non verrouillés durant les heures d'occupation de l'établissement
D Systématiquement verrouillés en dehors des heures d'arrivée êt de sortie (personnels et élèves)

heures d'arrivée et de sortle des
4.5.2. FoNcTtoNNEMINT DURANI LEs HoRAtRts plRtscolAtR!3
Portails / Dortillons d'entrées :

EI Fermés mais non verrouillés durant les heures d'occuoation de l'établissement
Systématiquement verrouillés en dehors des heures d'arrivée et de sortie (utilisateurs / usagers)

en dehors des heures d'anivée et de sortie des

(par exemple : loquet pottillon d'æcês dêfectueux)
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Eluffisamment dimensionné (2 personnes par m':) ! Insuffisamment dimensionné

gSitué dans l'enceinte du site scolarre n Situé à I'extérieur de I'enceinte

gl Espace ouvert E Espace partiellement fermé (préau) I Espace fermé (salle de gymnastique...)

ElEcoliers visibles depuis I'extérieur ! Ecoliers non visibles depuis t'extérieur n Cour située entre des volumes bâtis

son propre système de vidéoprotection des accès au(x) bâtiment(s) :

avec visionnaqe direct (en interne) L l Oui, avec enreqistreur des imaqes (en interne

Portes d'entrées des élèves / des personnels :

Munies d'un interDhone I I Munies d'un

ElVerrouillable localement (clé, badge)
E Verrouillable à distance (gâche électrique)

6,4.1. FoxcrtoNxlxlNT DURAI{T |.Ers HoRATRE3 scoLAtR!3 (clEttoN ilLtvaNÏ Dls pERsot{NELs DE t'EDucarroN
d'entrées des élèves et oersonnels :

EI Fermées mais non verrouillées durant les heures d'occupation de l'établissement
n Systématiquemenl verrouillées en dehors des heures d'arrivée et de sortie (personnels et élèves) et en dehors

des créneaux de récréation
verrouillées en dehors des heures d'anivée et de sortie des

6.4.2, FoNGTtoNNTMENT DURANT LËs HoRAtRts plRtscolatils
Portes d'entrées des élèves et Dersonnels :

! Fermées mais non verrouillées durant les heures d'occupation de l'établissement
n Systématiquement verrouillées en dehors des heures d'arrivée et de sortie (utilisateurs / usagers)

vêrrouillées en dehors des heures d'arrivée et de sortie des
Précisions point 6. :

(par exemple : ltockage natéiel en bois dans bcal non sécuisé)

gBaiment(s) sous alarme anli-intrusion reliée au C.S.V. ô n Protection de tous locaux E Protection partielle

fl Eiablissement disposant d'un système de sonorisation compatible avec la diffusion de messages

n Toitures terrasses ou auvents accessibles (implantation à faible hauteur)

EIFaçade(s) comportant des éléments pouvant faciliter I'escalade (éléments de bardage préhensibles... )

EIEscalie(s) de secours extérieur(s) :

EIAccès libre depuis le niveau bas
non déverrouillable dans le sens de la montéeAccès et / ou paliers fermés
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Vèrification de I'adéquation du local / des locâux de confinement identifié(s) aux spécificités du volet attentat du PPMS :

Ll Présence humaine indécelable depuis l'extérieur: au minimum vitrage translucide (vene dépoli, film...)
! Local présentant un niveau de sûreté minimum aux tentatives d'inrruston :

I Porte verrouillable de l'intérieur et présentant une certaine résistance (porte pleine...)
et surfaces vitrées munies de volets

! Fenêtres disposant de volets Msurfaces vitrées disposant de volets
gDispositif de protection contre les fractures par chocs ou jets d'objets (éléments à claire-voie, vitrage de sécurité)

D Dispositif de protection contre les chutes de bris de verre côté intérieur (film adhésif de protection)

(Fr etanfu : wlet vétusle)

Complément d'informations / commentaires :
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PLAN '!

Plan masse de lécolê mate.nelle d INGECOLE - Phôse DOE - INGEVILLE - sans échelle - Novêmbre 2016
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PLAN 5

Plan des façadës Ouest ét Est ds l'école màtemeltê d'INGECOLE - Phâs. DOE - INGEVILLE - t.n3 échêllè _ Novembrê 2016

e99?
i:T.-.1'

@Q

ll

li .

::

ai anYY
I 

-1

ri

f n*.".;"',n -**r.,..t-' .t -r..'.r.. a. I
I récolê mtêmcllc dlNGEcoE I

L! pl.n n'êsr pâs à .èndr. .wc lâ cople.





pt.n rupport à ls fchê do prÉ-r€nselgn€mênt u" 
"e"urf."?f!â|"6" 

O"oles - INGEVILLE - échelle l/3oo'm - Novembre 2ol6

Le plan n'est pas à lendrê avec la copie.





PLAN 7

PLAN N'TVACI..'ATICP*'NCENDIE

rez-de-chaussée de l'école maternelle d'INGECOLE - INGEVILLE - sans
échelle - Novembre 2016
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PLAN 8

PLAN O'ÉVACUATION INCENDIE

1er étage de l'école maternelle d'INGECOLE - INGEVILLE - sans échelle -
Novembre 2016
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PLAN 9

Plan d'intewention de l'école maternelle d'INGECOLE - INGEVILLE - sans échelle - Novembre 2016
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