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Rr6sum6

En Suisse, le bOtiment est responsable de prEs de la moiti6 de nos besoins en 6nergie, de ce

fait il constitue un enjeu particulidrement important dans le contexte de la soci6t6 e 2000 W.
Les recherches effectu6es jusqu'ici, l'6volution des standards et les r6sultats obtenus font
ressortir un trds grand potentiel d'6conomie d'6nergie dans ce secteur. Il est indispensable de

tirer profit de ce potentiel dds maintenant, le bitiment ayant une longue dur6e de vie et
l'6volution du parc immobilier €tant, de ce fait, un processus lent. L'approche ne saurait
toutefois se limiter au seul aspect de 1'6nergie, elle doit 6tre plus globale et doit tenir compte
de I'ensemble des 6l6ments ayant un impact sur le ddveloppement durable.

Abstract

Almost half the total energy consumption of Switzerland is linked to buildings. The building
sector is therefore a focal point in the efforts to achieve a2000 W Society.
Research carried out until now and the evolution of standards show a great energy savings
potential in this sector. It is indispensable that this potential is used now, as buildings have a
long life span and the evolution of the built environment is a slow process. Energy must not
be the only aspect considered, however: a global approach that takes account of all elements
that have an impact on sustainable development is necessary.

Zusammenfassung

Fast die Hlilfte des Gesamtenergieverbrauchs der Schweiz ist auf Gebiiude und Ihre Nutzung
zurtickzufiihren. Im Hinblick auf eine 2000 W-Gesellschaft ist der Bausektor deshalb von
besonderer Bedeutung. Bis anhin durchgefi.ihrte Forschungsarbeiten und die Evolution der
Standards zeigen ein grosses Energiesparpotential auf diesem Gebiet. Dieses Potential muss
nun genutzt werden, insbesondere angesichts der Langlebigkeit von Gebiluden und der
Tatsache, dass die Entwicklung des Geb[udebestandes ein langsamer Prozess ist. Dabei darf
aber nicht nur der Energieverbrauch beriicksichtigt werden. Das Problem muss global
angegangen werden; alle Elemente einer nachhaltigen Entwicklung sind zu beachten.
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Introduction

La Suisse compte actuellement 2.2 millions de bitiments /WUEST/ totalisant une surface
brute de plancher d'un peu plus de 700 millions de mdtres carr6s. La moiti6 de cette surface
est d6di6e au logement, I'autre moitid aux services, d f industrie et I I'agriculture. Chaque
ann6e 15 millions de m2 nouveaux sont construits, alors que 6 millions de m2 font I'objet de
d6molitions.

L'exploitation de ce parc immobilier (chauffage, production d'eau chaude, €clairage,
ventilation...) ndcessite annuellement 415 PJ, soit la moiti6 de la consommation d'6nergie
finale du pays. A cela il convient d'ajouter l'6nergie grise n6cessaire i la fabrication des
mat6riaux destin6s aux constructions neuves et aux r6novations, ainsi que l'6nergie consacr6e
i I'entretien et i I'exploitation des infrastructures (r6seaux d'eau, d'6lectricit6, de gaz, voies
d'accds...).Au total, on atteint ainsi une puissance moyenne de 2110 W par habitant. On
comprendra, dans ces conditions, I'enjeu que repr6sente la bdtiment, son implantation et ses

infrastructures, dans le contexte d'une soci6t6 e 2000 W.

Situation actuelle

Avant d'6chafauder des sc6narios, il convient d'analyser, de manidre d6taill6e, la situation
actuelle. Le tableau 1 pr6sente, en puissance moyenne par habitant, l'6nergie primaire utilis6e
actuellement par les diff6rents secteurs d'activit6s.

Secteur

MI
P(moyen)

twt lY"1

Nourriture 350 5"h

Habitat
Construction et maintenance
Exploitation chaleur

6lectricit6
R6seaux et infrastructures

300
1300
330
180

2110 33Y"

Services
Construction et maintenance
Exploitation chaleur

6lectricit6
Fl6seaux et inf rastructures

170
660
400
120

1350 21o/"

lndustrie
Fabrication chaleur

6lectricit6
600
360

960 15o/o

Transports
rail
route
aviation

60
1200
340

1500 25o/o

Total 6370 10OYo

Table 1 Puissance moyenne par habitant utilis6e actuellement en Suisse par les divers
secteurs d'activit6s.
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Pour le secteur du bitiment, ce tableau met en 6vidence les priorit6s suivantes:
o r6duction des besoins en chaleur des bdtiments (317o du total),
. diminution de la consommation dlectrique des services et des m6nages (ll%o),
o meilleure gestion des infrastructures (57o),

. optimisation des transports (25Vo).

Ce dernier secteur ne d6pend toutefois que partiellement du bdtiment (mobilit6 directe li6e au

choix du site d'implantation).

Economies de chaleur

Ce thdme prioritaire b6n6ficie des efforts importants consentis, depuis de nombreuses ann6es,

au niveau de la recherche, des d6veloppements technologiques et des r6glementations. Durant
ces 15 derniEres ann6es, les besoins en chaleur des nouvelles constructions ont 6t6 r6duites

d'un facteur 2. Aujourd'hui, le nouveau standard Minergie, propos6 par les cantons /I{IN 98/,
vise i une nouvelle r6duction d'un facteur 2, I'indice partiel de chaleur 6tant fix6 A 160

[MJ/m2], soit i une puissance moyenne de 5 [Wm2]. Cette r6duction est loin d'6tre utopique
puisque des constructions existantes pr6sentent, aujourd'hui d6ji, des indices inf6rieurs i cette

limite.

Pour sa construction, un bdtiment qui r6pond au standard Minergie n6cessite, il est vrai, un

peu plus d'6nergie grise, ce suppl6ment ne d6passe toutefois pas 1 lGllm2) /GAY 98/, soit

L2Vo de plus qu'une construction traditionnelle. Relevons que le surcott 6conomique y relatif
est du m6me ordre de grandeur.

Pour des constructions neuves, une diminution des besoins en chaleur d'un facteur 4, par

rapport d la moyenne des bdtiments existants, est donc parfaitement r6aliste. Pour des

r6novations, le gain relatif est plus faible: de I'ordre d'un facteur 2. Ces chiffres sont en accord

avec ceux publi6s dans une r6cente 6tude de la SIA /SIA 96l.

Economies d'6lectricit6

En matidre d'6lectricit6, les bitiments de services offrent un large potentiel d'6conomie: leur
indice de d6pense 6lectrique 6tant, en moyenne, deux fois plus 6lev6 que celui des logements
(250 [MJ/mz] ou 8[Wm2]), voire quatre fois, pour des locaux climatis6s. Pour ces b0timents,
les 6tudes effectu6es dans le cadre du programme RAVEL font apparaitre un potentiel

d'6conomie d'un facteur 2 d,3. Une telle r6duction peut 6tre atteinte grlce i:
. une utilisation accrue de 1'6clairage naturel,
. un 6clairage artificiel plus performant ( 10 [Wm2] au lieu de25 [Wm2]),
o des ventilations m6caniques plus efficaces (a IWlm?) au lieu de 10 [Wm2]),
o une r6duction des besoins en climatisation, grdce au refroidissement passif.

Pour les besoins m6nagers, il est int6ressant de comparer la consommation moyenne des

appareils actuels i celle des moddles les plus performants: l'6conomie r6alis6e par ces

derniers, est comprise entre 30 d lOOVo. Au niveau de l'6clairage (l8%o des besoins), des

lampes i basse consofirmation permettent une 6conomie d'un facteur 5. Dans le logement
6galement, une rdduction de la consommation 6lectrique d'un facteur 2 est donc parfaitement
possible.
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Construction et maintenance

Si I'on compare les constructions du d6but du sidcle i celles d'aprds guerre, force est de

constater que les premidres ont mieux r6sist6 au poids des ans que les secondes. Ceci r6sulte
d'une part de la meilleure p6rennit6 des mat6riaux anciens, d'autre part de la meilleure
flexibilit6 de ces constructions.

Les nouvelles constructions devraient donc viser i une durabilit6 accrue, pour cela il convient:
o de garantir une meilleure flexibilit6 des espaces et des 6quipements,
o de prdfdrer des mat6riaux ayant une longue dur6e de vie,
. de prot6ger les parties sensibles du bdtiments,
o de faciiiter la maintenance ult6rieure par une bonne accessibilit6 des installations et des

composants les moins durables,
o d'effectuer, au bon moment,les travaux d'entretien et de maintenance.

Actuellement, l'6nergie grise n6cessaire i I'entretien et d la maintenance /RIT 98 / est, sur la
dur6e de vie du bltiment (80 ans), du m6me ordre de grandeur que celle n6cessaire iL sa

construction: environ 80 [MJim2 an] (ou 2.5 [Wim2]).

Choix du site et du plan de quartier

Le choix du lieu d'implantation, ainsi que celui du plan de quartier ont 6galement une

influence d6terminante sur I'importance des infrastructures et sur la mobilitd induite. Un
travail r6cent iCRE 971 apermis, sur la base d'une 6tude de cas, de comparer, de manidre trEs

ddtulLfle,les impacts relatifs de deux quartiers voisins: le centre d'un village et un quartier

r6sidentiel p6riph6rique (figure 3).

Figure 3 Besoins en 6nergie et impacts li6s i la construction et i I'exploitation de r6seaux
communaux
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Pour l'6nergie, comme pour les autres impacts environnementaux, les diff6rences sont
importantes: une localisation en pdriph6rie et un plan de quartier moins dense conduisent i
des besoins en 6nergie sup6rieurs de 56Vo. A cela s'ajoute un trafic automobile induit
supdrieur de prds des deux tiers.

Cet exemple p6riurbain ne saurait faire oublier I'importance des choix urbanistiques dans les
cenffes: la s6gr6gation des activit6s et des populations ayant des cons6quences d6terminantes
tant sur le trafic induit que sur les autres impacts sociaux.

Le concept de soci6t6 I 2000 W ne saurait donc se limiter au seul aspect de l'6nergie, un
616ment certes trds important mais qui ne doit pas masquer les autres composantes du
problbme: d6t6rioration de I'environnement, de la soci6t6 et de 1'6conomie. Dans le futur, tous
ces probidmes devront 6tre abord6 simultan6ment, d'une manidre holistique, dans la
perspective du d6veloppement durable.

Evolution possible

Les consid6rations pr6c6dentes montrent que le secteur du bdtiment possdde un potentiel
d'dconomie d'6nergie trds important. L'utilisation de ce potentiel d6pend toutefois de plusieurs
facteurs:
o du co0t de l'6nergie (si le temps de retour 6nerg6tique d'une construction Minergie est

inf6rieur )r 3 ans, le temps de retour 6conomique est, actuellement encore, sup6rieur i 10

ans!),
o du taux de renouveilement du parc immobilier qui, actuellement, ne d6passe pas 1.5 i2Vo

par an,
o de la situation 6conomique et de l'6volution de I'environnement,
o des choix politiques.

La structure du parc immobilier suisse a 6galement une influence directe sur l'6volution
attendue: la figure 4 montre cette structure.

Nombre de bdtiments par classe d"6ge
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Ann6e de consfuuction

<1900t 1901. 1911' 1948.: 1961; 1975.

Figure 4 Structure actuelle du
parc immobilier suisse

selon la p6riode de
construction.
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On remarquera:
o qu'une partie importante des bttiments anciens constitue un patrimoine architectural et

culturel que I'on se doit de pr6server,
o que 800'000 bAtiments, construits entre 1948 et 1970, devront 6tre r6nov6s ou transform6s

dans un proche avenir.
Pour la premidre cat6gorie, la pr6servation des qualit6s esth6tiques est d6terminante, pour la
seconde, les exigences en matidre d'6nergie et d'environnement devront constituer une
priorit6.

Pour les constructions neuves, il convient de tenir compte, aujourd'hui d6jl, des exigences du
d6veloppement durable. Ces exigences doivent 6tre formul6es dds la phase initiale du projet:
c'est ir ce stade d6ji que des d6cisions importantes sont prises (localisation, type de
construction...), d6cisions qui ont un effet d6terminant sur les impacts futurs de la
construction. Des outils ont 6t6 d6velopp6s r6cemment dans ce but /PRE 99l, /RIT 991, lls
permettent de guider le maitre de I'ouvrage dans ses choix.

Conclusion

Vu I'importance qu'il a en termes d'6nergie, d'environnement, d'6conomie et de soci6t6, le
b0timent devra de plus en plus r6pondre aux exigences du d6veloppement durable /SIA 99l.
Dans ce sens:

Au plan de I'environnement:
o il devra pr6f6rer des mat6riaux locaux renouvelables ou abondants,
. sa consommation en 6nergie non renouvelable devra 6tre minimale,
o il aura des 6quipements efficaces et sera 6conome en 6lectricit6,
o il conduira i peu d'6missions et peu de d6chets.

Au plan de la soci6t6:
o le choix du site et la mixit6 des activit6s permettront d'am6liorer la qualit6 de vie et de

r6duire la mobilit6 induite,
o la flexibilit6 des espaces leur permettra de s'adapter i l'6volution des besoins et des

activit6s, prolongeant ainsi la dur6e de vie du bitiment,
. le mode constructif tiendra mieux compte de la maintenance future permettant d'en

simplifier les op6rations et d'en diminuer les co0ts,
o une conception architecturale, adapt6e au climat local, assurera un confort optimal tant en

hiver qu'en 6t6,
o le choix de mat6riaux sains permettra de r6duire les 6missions toxiques, amdliorant ainsi

la qualit6 de I'air int6rieur.

Au plan 6conomique:
. un cahier des charges pr6cis et une planification rigoureuse r6duiront les co0ts de

construction,
o la r6duction des besoins en 6nergie et en maintenance permettra de diminuer les charges

d'exploitation,
o la prise en compte des co0ts externes et sociaux conduira i une meilleure allocation des

moyens,
o I'usage de mat6riaux locaux aura un impact favorable sur I'emploi.
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Cette liste est loin d'6tre exhaustive, mais elle fixe des jalons qui devraient nous conduire vers
une croissance plus durable, c'est-h-dire plus qualitative que quantitative, nous avons tous i y
gagnet.
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