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1.1
C

ontexte
règlem

entaire

Loi
du

17
août

2015
relative

à
la

TE
P

C
V

(article
188

et
décretn°2016-846

du
28

juin
2016)instaure

le
P

C
A

E
T

(plan
clim

atairénergie
territoire)pourtoutes

les
collectivités

>
20

000
hab.

E
chéance:31/12/18

Fréquence
de

révision:tous
les

6
ans.

1.
R

appel du contexte
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1.1 C

ontexte réglem
entaire

O
bjectifs fixés par la loi TE

P
C

V:
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1.2 C

’est quoi un PC
A

ET ?

¾
O

utilopérationnelde
préservation

de
la

qualité
de

l’air
etde

coordination
de

la
transition

énergétique
à

l’échelon
de

la
collectivité

¾
E

n
cohérence

avec
les

engagem
ents

internationaux
de

la
France

etles
enjeux

du
territoire

ildoittraiterde
:

•
l’atténuation

des
changem

ents
clim

atiques
et

l’adaptation
au

changem
ent

clim
atique

•
la

qualité
de

l’air(48
000

décès
prém

aturés
paran

France)
•

la
réduction

des
consom

m
ations

d’énergie
et

le
développem

ent
des

énergies
renouvelables

¾
Ildoitêtre

com
patible

avec
le

S
R

C
A

E
etprendre

en
com

pte:
•

la
stratégie

nationale
bas

carbone
(S

N
B

C
)

•
les

objectifs
du

S
R

A
D

D
E

T
(etêtre

com
patible

avec
ses

règles)
•

Le
S

C
O

T
et

le
cas

échéant
les

orientations
générales

concernant
les

réseaux
d’énergie

arrêtées
dans

le
PA

D
D

des
P

LU
I/P

LU
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►
U

n
diagnostic

►
U

ne
stratégie

territoriale

►
U

n
plan

d’actions

►
Le

suivi/l’évaluation
(bilan

au
boutde

3
ans)

Le
P

C
A

E
T

estsoum
is

à
évaluation

environnem
entale

en
application

de
l’art.R

.122-17
du

C
E

E
E

→
D

ém
ontrer

l’adéquation
entre

les
enjeux

détectés
sur

le
territoire,

les
objectifs

affichés
du

plan,etd’identifier,d’anticiper
etd’éviter

d’éventuels
im

pacts
négatifs

du
plan

surl’environnem
entetla

santé.

1.3 Les m
odalités d’élaboration du PC

A
ET
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2. La m

éthodologie

¾
D

élibération
de

lancem
entde

la
dém

arche
P

C
A

E
T

(1erm
ars

2018)

¾
R

ecrutem
entd’un

agenten
appuià

l’élaboration
du

diagnostic
(avril)

¾
D

ém
arches

auprès
des

partenaires
pourl’obtention

des
données

(A
R

E
C

,ATM
O

,
C

R
E

R
,E

N
E

D
IS

,G
R

D
F)

¾
S

ensibilisation
des

élus
surla

transition
énergétique

(19
juin)

¾
R

encontres
etcontacts

avec
différents

acteurs
concernés

parle
P

C
A

E
T*

¾
E

nvoid’un
questionnaire

aux
com

m
unes*
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2. La m

éthodologie : 

*R
encontres

et
contacts

avec
différents

acteurs
concernés

parle
PC

A
ET
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2. La m

éthodologie

¾
D

élibération
de

lancem
entde

la
dém

arche
P

C
A

E
T

(1erm
ars

2018)

¾
R

ecrutem
entd’un

agenten
appuià

l’élaboration
du

diagnostic
(avril)

¾
D

ém
arches

auprès
des

partenaires
pourl’obtention

des
données

(A
R

E
C

,ATM
O

,
C

R
E

R
,E

N
E

D
IS

,G
R

D
F)

¾
S

ensibilisation
des

élus
surla

transition
énergétique

(19
juin)

¾
R

encontres
etcontacts

avec
différents

acteurs
concernés

parle
P

C
A

E
T*

¾
E

nvoid’un
questionnaire

aux
com

m
unes*
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2. La m

éthodologie

*Q
uestionnaire

aux
com

m
unes

:29
réponses

Thèm
es

:

-
R

énovation
énergétique

-
M

obilité

-
E

clairage
public

-
E

nergies
renouvelables
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3. Le diagnostic (art. R

229-51 C
E)

3.1 C
onsom

m
ation énergétique finale et G

E
S

-B
ilan sur le territoire (global, focus sur les secteurs principaux)

-C
oût de l’énergie sur le territoire 

3.2 P
roduction E

nergies renouvelables 

-E
tat des lieux global 

-Tour d’horizon des énergies renouvelables

3.3 Q
ualité de l’air

-Q
ualité de l’air globale

-E
m

issions de polluants atm
osphériques

3.4 Le territoire face au dérèglem
ent clim

atique

-A
nalyse du clim

at
-Vulnérabilité du territoire par thém

atique
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3.1 C

onsom
m

ation énergétique finale et gaz à effet de serre 

¾
C

onsom
m

ation énergétique :plus im
portante rapporté au nom

bre d’habitants (39 
M

W
h/hab. contre 35 pour le dpt et 29 pour la R

égion)

¾
E

m
issions de G

E
S

 :équivalentes au départem
ent et à la région
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C

om
paratif de la consom

m
ation énergétique 2 667 G

W
h :

¾
P

art plus im
portante dans le secteur industriel (filière du C

ognac)
¾

P
art m

oindre dans le secteur des transports (axe routier)
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C

om
paratif de la consom

m
ation énergétique :

G
ran

d
 C

o
gn

ac
N

o
u

velle
-A

q
u

itain
e

¾
G

az naturel plus im
portant (industrie et desserte gazière du résidentiel)

¾
Produits pétroliers m

oins utilisés (m
oins de transport)

¾
M

oins d’EnR
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C

onsom
m

ation énergétique et production d’énergie renouvelable :

C
A

 G
ra

n
d

 C
o

g
n

a
c : 9

,7
 %

N
o

u
velle-A

q
u

ita
in

e : 2
3

,1
%

2
 6

6
7

 G
W

h

2
5

9
 G

W
h
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Focus secteur industriel :
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Focus secteur industriel :

¾
Industrie du verre :    1

erém
etteur de G

ES (63%
) P

rincipalem
ent l’entreprise 

V
E

R
A

LLIA
. 

¾
A

ctivités
liées

à
la

filière
du

C
ognac

et
spiritueux

représentent
66%

des
em

plois.
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Focus secteur résidentiel :

¾
U

n parc résidentiel ancien im
portant (40%

). 

¾
U

n certain équilibre dans la répartition des énergies de chauffage pour les logem
ents 

anciens (avant 1945), davantage d’électricité dans le neuf (après 1990). 

¾
C

onsom
m

ation m
oyenne d’un logem

ent : 22,2 M
W

h
(19,4 M

W
h

en C
harente)  



18

G
W

h P
o

sitio
n

n
e

m
e

n
t à h

o
rizo

n
 2

0
3

0
 d

e
s o

b
je

ctifs d
e

 la LTEC
V

 ap
p

liq
u

é
s 

au
 te

rrito
ire
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C

oût de l’énergie :

¾
U

ne facture énergétique élevée : 297 m
illions 

d’euros

¾
*Précarité énergétique :les grosses com

m
unes 

(C
ognac, Jarnac, C

hâteauneuf) ainsi que les 
com

m
unes en bordure du territoire sont 

concernées

P
récarité su

r le territo
ire 

*P
réca

rité én
erg

étiq
u

e :m
én

a
g

es d
o

n
t les d

ép
en

ses én
erg

étiq
u

es (lo
g

em
en

t + m
o

b
ilité) rep

résen
ten

t p
lu

s d
e 1

5
%

 
d

es reven
u

s d
isp

o
n

ib
les et d

o
n

t le R
este à

 V
ivre est in

férieu
r à

 0
 €

.



Les solutions d’accom
pagnem

ent par Enedis
de vos projets

�
M

ise
à

d
isp

o
sitio

n
d

e
d

o
n

n
ées

én
ergétiq

u
es

:

P
ro

gram
m

es d
e rén

o
vatio

n
 / efficacité én

ergétiq
u

e, 
A

ctio
n

s M
aîtrise d

e l’En
ergie, 

B
alan

ce P
ro

d
u

ctio
n

 / C
o

n
so

m
m

atio
n

 d
u

 territo
ire

D
es d

o
n

n
ées d

e la visio
n

 territo
riale au

 b
âtim

en
t

�
En

ergies ren
o

u
velab

les : p
ro

d
u

ctio
n

 su
r le territo

ire et 
p

o
ssib

ilités d
e racco

rd
em

en
t au

x réseau
x électriq

u
es,

�
R

éseau
x d

e d
istrib

u
tio

n
 : carto

grap
h

ie, B
an

q
u

e d
e 

d
o

n
n

ées u
rb

ain
es, p

ro
jets d

e d
évelo

p
p

em
en

t,

�
C

h
an

gem
en

t clim
atiq

u
e : le P

lan
 A

léas C
lim

atiq
u

es 
lo

cal, le réseau
 d

es C
o

rresp
o

n
d

an
ts Tem

p
êtes, les 

actio
n

s au
 regard

 d
u

 risq
u

e in
o

n
d

atio
n

, …
,

�
P

récarité én
ergétiq

u
e : d

iagn
o

stic su
r vo

tre territo
ire 

En
ed

is
étu

d
ie l’im

p
act d

e vo
s p

ro
jets su

r les 
réseau

x d
e d

istrib
u

tio
n

 :

�
rén

o
vatio

n
 én

ergétiq
u

e d
es b

âtim
en

ts p
u

b
lics,

�
in

stallatio
n

 d
’én

ergies ren
o

u
velab

les, 

�
d

ép
lo

iem
en

t d
e statio

n
s d

e rech
arge p

o
u

r 
véh

icu
les électriq

u
es.

�
P

ro
jets En

ergétiq
u

es in
n

o
van

ts (ex so
lu

tio
n

s 
au

to
co

n
so

m
m

atio
n

, flexib
ilités) 
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3.2 Production d’énergies renouvelables :

¾
C

onsom
m

ation énergétique totale : 
2667 G

W
h

¾
Production énergétique EnR

: 259 G
W

h

¾
R

atio production EnR
/consom

m
ation : 

9,7 %
 (14,8%

 en C
harente, 23,1%

 en 
région N

ouvelle-Aquitaine)

¾
O

bjectif national ratio 2030 : 32 %
 

-
B

iom
asse

(bois-énergie
+

biogaz
therm

ique
etélectrique):filière

la
plus

im
portante

69%
-

Agrocarburants
(bioéthanoletbiogazole)16%

-
Pom

pes
à

chaleur(géotherm
ique

etaérotherm
ique):bon

développem
entces

dernières
années

12%
-

Energie
solaire

:en
progression

ces
dernières

années
3%

-
H

ydroélectricité
:lim

ité,1
site

surC
hâteauneuf

-
G

éotherm
ie

:lim
ité,1

site
surSalles

d’A
ngles

(nouvelle
usine

H
ennessy)

-
Pas

d’éolien
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Tour d’horizon des énergies renouvelables :

-Eolien
:aucune

éolienne
installée

surle
territoire.

D
e fortes contraintes : servitude de 24km

autour de la base 
aérienne m

ilitaire de C
ognac, sites N

atura
2000 autour du 

fleuve C
harente, patrim

oine architectural et paysager 
(vignes)

C
ontraste

avec
l’échelle

régionale
:l’éolien

estune
filière

de
production

d’électricité
renouvelable

très
développée

-
G

éotherm
ie

:
peu

développée,
2

installations
principales:

chauffage
de

la
crèche

«
Souris

verte
»

à
C

hâteaubernad,chauffage/rafraîchissem
entde

l’usine
H

ennessy
S

alles
d’A

ngles

-Photovoltaïque
:peu

présente
surle

territoire
m

algré
une

augm
entation

au
fildes

années.
580 «

petits
» sites produisant 4,2 G

W
h

C
adastre solaire en cours en partenariat avec la D

D
T (lieux propices : anciennes carrières, 

friches industrielles, grands parkings, grandes toitures industrielles…
)

Projetde
centrale

photovoltaïque
surl’ancien

site
d’enfouissem

entdes
déchets

de
C

alitom
(8,3

ha):production
annuelle

estim
ée

de
5,8

G
W

h.
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Tour d’horizon des énergies renouvelables :

-
B

iom
asse

:
bois

(bûche,
granulés,

plaquettes),
résidus

et
déchets

agricoles,
végétaux

et
anim

aux,
la

part
biodégradable

des
déchets

m
énagers

etindustriels.

¾
Energie

B
ois

:particuliers
(principalem

entbois
bûche),

collectifs
(13

chaufferies
autom

atiques
surle

territoire
–

ex
:quartierdes

Vauzelles)

¾
B

iogaz
:

gaz
issu

de
la

ferm
entation

des
déchets

organiques,

►
2

sites
produisant20

G
W

h
d’énergie

(therm
ique

+
électrique)surle

territoire:

->
B

iogaz
issu

de
la

m
éthanisation

des
vinasses

de
cognac

à
R

evico
(S

aint-Laurent-de-C
ognac):

ilesttransform
é

en
chaleur(13

G
W

h)eten
électricité

(5
G

W
h)revendue

à
E

D
F.

->
B

iogaz
issu

de
la

ferm
entation

des
déchets

de
C

alitom
(S

ainte-S
évère)

:
ilest

transform
é

en
électricité

(2,4
G

W
h)revendue

à
E

D
F.

La
m

éthanisation
doitêtre

valorisée
surle

territoire
carelle

faitaussitravaillerl’économ
ie

circulaire
(m

atière
organique

vitivinicole,
fum

iers,
lisiers,

déchets
verts,

résidus
de

culture,
boues

de
station

d’épuration…
.etc).

-H
ydroélectricité

:une
installation

à
C

hâteauneuf–
globalem

entun
faible

potentielhydroélectrique
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3
.3

 Q
u

alité
 d

e
 l’air
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3.4 Le territoire face au dérèglem

ent clim
atique

H
istoriques des 

tem
pératures sur la 

station de C
ognac

P
ro

je
ctio

n
 d

e
 

l’au
gm

en
tatio

n
 d

e
 

te
m

p
é

ratu
re e

n
 

2
0

8
0

 (so
u

rce: G
IEC

)
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Vulnérabilité du territoire par thém

atique

¾
Eau

:quantitatif(baisse
du

débitm
oyen

de
la

C
harente,

augm
entation

de
la

dem
ande),

qualitatif
(tem

pérature
de

l’eau,
contam

ination
aux

nitrates)

¾
Viticulture

:
avancem

ent
des

dates
de

vendange,dim
inution

de
l’acidité

des
raisins,

sensibilité
aux

phénom
ènes

clim
atiques

extrêm
es

m
aladies

des
vignes/produits

phytosanitaires
etenvironnem

ent

¾
R

isques
naturels

:
événem

ents
m

étéorologiques
extrêm

es
(orage,tem

pêtes),
inondations,

R
etrait-gonflem

ent
des

A
rgiles

(R
G

A
),

incendies
spontanés

se
déplacent

vers
le

N
ord

(cartes
Indice

Feu
M

étéo)

¾
B

iodiversité
:un

dépérissem
entdes

forêts,une
perte

d’espèces
anim

ales
etvégétales,une

prolifération
d’espèces

envahissantes

¾
Santé

:
une

vulnérabilité
lors

des
épisodes

caniculaires,
une

qualité
de

l’air
dégradée

entrainant
des

problèm
es

respiratoires
etpulm

onaires
(dvptdes

allergies:pollens,am
broisie),des

problèm
es

cardiaques

¾
U

rbanism
e

et
gestion

de
l’énergie

:
îlotde

chaleur
urbain,dim

inution
du

conforttherm
ique,qualité

de
l’air

intérieur,
m

odification
de

la
dem

ande
énergétique,

difficultés
dans

la
production

et
la

distribution
de

l’énergie,évolution
incertaine

des
E

nR
liée

aux
capacités

de
production

bois-énergie
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4. C

alendrier : les prochaines étapes 
Etap

e
s

C
ale

n
d

rier

D
iffu

sio
n

d
e l’avis d

e m
arch

é
2

9
 jan

vier 2
0

1
9

N
o

tificatio
n

 d
u

 m
arch

é
 et d

é
m

arrage d
e 

l’étu
d

e
Fin

 m
ars

Elab
o

ratio
n

 stratégie
 territo

riale (évalu
atio

n
en

viro
n

n
em

en
tale m

en
ée

 en
 p

arallèle) 
Fin

m
ars à fin

 ju
in

Elab
o

ratio
n

 p
lan

 d
’actio

n
s (+évalu

atio
n

 
en

viro
n

n
em

en
tale)

Ju
illet

à fin
 o

cto
b

re

Saisin
e d

e l’Etat et d
e

 l’au
to

rité 
en

viro
n

n
em

en
tale (avis à ren

d
re ss

2
 et 3

 m
o

is) 
–

co
n

su
ltatio

n
 d

u
 p

u
b

lic (1
 m

o
is)

N
o

vem
b

re 2
0

1
9

à jan
vier 2

0
2

0

A
vis d

u
 P

réfet
et d

u
 P

résid
en

t d
e

 R
égio

n
Février 

V
alid

atio
n

 d
u

 P
C

A
ET

M
ars 2

0
2

0

1
erb

ila
n

 en
 2

0
2

3
 p

o
u

r m
esu

rer les p
rem

iers p
ro

g
rès réa

lisés su
r le territo

ire


