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Le contexte

Pourquoi une norme pour limiter la consommation d’énergie de 

chauffage dans le bâtiment ?



Le contexte énergétique suisse
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Environ 80% 

d’énergies

non renouvelables



A l'heure actuelle, les bâtiments consomment près de

la moitié de l'énergie primaire en Suisse dont :

▪30% pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire

▪14% pour l'électricité

▪6% pour la construction et l'entretien

Energie et environnement bâti
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Les normes/lois dans l’environnement bâti
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1ère version de la 

Norme SIA 380/1

2001



Le cadre général



L’importance de la SIA 380/1
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Cadre général
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Par comparaison :

▪ SIA 380/1 : valeurs limites et valeurs cibles pour la demande en énergie de chauffage

▪ SIA 2056 : demande en énergie électrique pour bâtiments

▪ SIA 382/2 installations de ventilation et de climatisation

▪ SIA 382/1 : précise les conditions complémentaires pour les bâtiments équipés d’une installation 
de ventilation ou de climatisation.

SIA 380/1 : Traite des besoins pour chauffage SIA 380/1 : Concerne les bâtiments à construire, les 

éléments d’enveloppe neufs, les transformations et les changements d’affectation dès l’instant où T 

ambiante > 10 °C

SIA 380/1 : Obligatoire pour le dépôt d’une mise à l’enquête et moteur de calcul utilisé pour établir la 

note liée à l’enveloppe dans un CECB



Diagramme des flux thermiques selon SIA 380/1
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Domaine d’utilisation
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Domaine d’utilisation
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Optimisation Justification Comparaison

Pour planifier et 
optimiser la conception 

d’un bâtiment

Pour vérifier le respect 
des exigences 

normatives et légales

Pour comparer les 
valeurs mesurées avec 

celles calculées 

Comparaison des valeurs U de chaque élément d’enveloppe avec les valeurs-limites (ou cibles) 

= Performances ponctuelles

Le besoin en énergie de chauffage pour l’objet est inférieur à la valeur-limite (ou cible) 

= Performance globale



Domaine d’utilisation
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Optimisation Justification Comparaison

Pour planifier et 
optimiser la conception 

d’un bâtiment

Pour vérifier le respect 
des exigences 

normatives et légales

Pour comparer les 
valeurs mesurées avec 

celles calculées 

Pour le CECB

Optimisation : CECB A/A

Comparaison : établissement de l’étiquette énergie de l’enveloppe 



Attention !!
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Le respect des performances ponctuelles ou de la performance globale ne signifie pas
que l’ouvrage répond aux exigences concernant la protection contre l’humidité et la
protection thermique en été, selon la norme SIA 180 ou le cahier technique 2021
(bâtiments vitrés). (SIA 380/1, chiffre 2.1.5)



Les bases de la norme



La norme SIA 380/1
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Les 4 chapitres de la norme :

1. Domaine d’application

2. Terminologie

3. Performances requises

4. Calcul des besoins de chaleur pour le chauffage

Les annexes normatives…

A. Catégories d’ouvrages et conditions normales d’utilisation

B. Récapitulation des valeurs de calcul

C. Cages d’escalier et cages d’ascenseur

… et informatives.

D. Recueil des formules

E. Index des termes



Le bâtiment : un équilibre
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Diagramme des flux thermiques selon SIA 380/1: rappel
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Besoins de chaleur pour le chauffage 
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Taux d’utilisation des apports de chaleur
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▪ C’est un facteur de réduction qui intervient dans un bilan stationnaire:
une partie seulement des apports de chaleur sont utiles

▪ Le facteur de réduction tient compte, de manière approchée, du
comportement dynamique du bâtiment. Il dépend de l’inertie du bâtiment et
du rapport entre les apports et les déperditions de chaleur



Quelques définitions
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Température ambiante  θo et 
extérieure θe [°C]

Surface de référence énergétique 
(SRE) AE [m2]

Surface de l’enveloppe thermique 
Ath [m2]

Facteur d’enveloppe
Ath/AE

Capacité thermique C [kWh/K]
Coefficients de transmission 

thermique
U [W/m2K], ψ [W/mK], Χ [W/K]

Déperditions par transmission QT et 
par renouvellement d’air QV

[kWh/m2]

Apports de chaleur solaires QS et 
internes Qi [kWh/m2]

Besoins de chaleur pour le 
chauffage Qh [kWh/m2]

Valeur-limite des besoins de chaleur 
pour le chauffage Qh,li [kWh/m2]



La SIA 380/1 et le CECB

Performance globale



Informations générales du projet
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Mandant
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Informations du bâtiment
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▪ Les données climatiques sont 
données par le cahier technique SIA 
2028. Ces données remplacent 
celles de la norme SIA 381/2 depuis 
l’édition 2009 de la norme SIA 380/1

▪ L’altitude, le rayonnement ainsi que 
les températures moyennes 
mensuelles sont considérés dans le 
calcul

▪Se référer aux aides à l’application 
des cantons pour le choix de la 
station météo correspondante

Données climatiques
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Informations du bâtiment

27



La capacité calorifique / inertie thermique
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▪ L’inertie thermique d’un bâtiment est sa capacité à amortir les
variations de température intérieure en accumulant et en restituant
de l’énergie en fonction du changement des conditions ambiantes.

▪ Bonne inertie thermique :
atténuation des variations de 
température intérieure entre jour/nuit

▪ Eléments de construction massifs :       
bonne inertie thermique

▪ Faux-plafonds, tapis, éléments 
acoustiques :                             
réduction de l’inertie thermique



La capacité calorifique / inertie thermique
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La capacité calorifique / inertie thermique
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La capacité calorifique / inertie thermique
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La capacité calorifique / inertie thermique
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Affectation du bâtiment
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Définition de la catégorie d’ouvrage
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Définition de la catégorie d’ouvrage
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Les conditions normales d’utilisation
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Affectation du bâtiment : température ambiante
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Supplément de régulation de température
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Majoration de la température ambiante :

▪ Si régulation par pièce ou Tdépart chauffage < 30°C : 0 K

▪ Si régulation à partir d’une pièce de référence : 1 K

▪ Autres cas : 2 K



Affectation du bâtiment : débit d’air thermiquement actif
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Débit d’air thermiquement actif
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Débit d’air thermiquement actif
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Débit d’air thermiquement actif
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Débit d’air thermiquement actif : ajout d’une installation
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Débit d’air thermiquement actif : calcul externe
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Débit d’air thermiquement actif : calcul externe
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Affectation du bâtiment : SRE
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La surface de référence énergétique : SIA 380
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La surface de référence énergétique est la somme de toutes les 

surfaces de plancher se situant dans l’enveloppe thermique et dont 

l’utilisation nécessite un chauffage ou une climatisation.

▪ Les surfaces utiles principales (chambres, séjours…)

▪ Les surfaces de dégagements, couloirs, escaliers, ascenseurs

▪ Les gaines techniques verticales d’approvisionnement ou d’évacuation et

les débarras d’une surface de < 10 m2 s’ils sont entourés par des locaux

pris en compte dans la SRE ou l’enveloppe thermique



La surface de référence énergétique

48

Ne font PAS partie de la SRE : même si elles se trouvent à 

l’intérieur de l’enveloppe thermique et si elles sont chauffées

Les surfaces utiles secondaires 

▪ Réduits (> 10 m2) , garages, aires de transports public

▪ Caves, buanderies, local vélo/poussette, etc.

▪ Locaux pour installations techniques (chaufferie, local électrique centralisé…)

▪ Abris

Les surfaces de circulation des véhicules

Les surfaces d’installations

▪ Locaux, gaines et canaux techniques pour les installations d’exploitation



La surface de référence énergétique
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Dimensions extérieures

Toutes les surfaces brutes de 
plancher des locaux chauffés 
ou climatisés

Attention aux locaux non pris 
en compte dans la SRE: 
chambre à lessive, buanderie, 
chauffage, garage, 
rangement,…

SRE: voir SIA 380 et 416



La SRE : particularités (SIA 380)

50



La SRE : particularités (SIA 380)
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La SRE : particularités (SIA 380)
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Si hauteur libre d’étage est inférieure à 1m :

Pas pris en compte dans la SRE



Enveloppe du bâtiment
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L’enveloppe thermique
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Les surfaces contre les locaux chauffés ne sont pas considérées.

Les facteurs b ne sont plus considérés pour le calcul de Ath dans la version 2016.



L’enveloppe thermique
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Ath : SIA 380/1 annexe C – cage d’escalier
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Simplification valable pour les cages d’escalier 

séparées des espaces d’habitation et/ou de 

travail par des portes.

Elle ne s’applique pas par exemple aux cages 

d’escalier ouvertes dans des habitations 

individuelles

Contact à considérer contre extérieur et pas 

contre non-chauffé



Exemple : enveloppe thermique et SRE
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Exemple : rez inférieur
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Exemple : rez supérieur
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Exemple : 1er étage

60



La valeur U
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La valeur U [W/m2K] : éléments homogènes
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hi : coefficient de transfert de chaleur surfacique intérieur : 8 W/m2K

he : coefficient de transfert de chaleur surfacique extérieur : 25 W/m2K

dk : épaisseur de l’élément k, en m

k : valeur lambda de l’élément k, en W/mK



Le coefficient de transfert surfacique h
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La valeur U [W/m2K] : élément homogène exemple

64



La valeur U [W/m2K] : éléments inhomogènes
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La valeur U [W/m2K] : les surfaces chauffantes !!

66

Ne pas oublier d’introduire les éléments chauffant dans les parties d’enveloppe concernées : 

par exemple un chauffage de sol



Les facteurs de réduction b
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Les facteurs de réduction b
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Facteur de réduction des déperditions thermiques vers le 
terrain ou des locaux annexes non chauffés.

Pourquoi un facteur de réduction ?
Car la base de calcul n’intègre pas de modèles dynamiques pour le terrain ou 

les locaux annexes.



Les facteurs de réduction b : exemple terrain
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Facteurs b vers des locaux non chauffés
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Facteurs b vers le terrain
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Ne pas oublier de modifier la valeur b lors d’une variante CECB+ avec une amélioration 

de la valeur U des éléments contre terrain



Les fenêtres
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Le coefficient de transmission thermique d’une fenêtre
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Le coefficient de transmission thermique d’une fenêtre

74

En performance ponctuelle la valeur Uw est calculée 

sur la base d’une fenêtre normée de 1m55 par 1m15 

à deux battants. La part de vitrage est calculée selon 

les dimensions spécifiques de la fenêtre (celle-ci 

peut-être normée à 75%).

Le justificatif par performance ponctuelle ne peut pas 

être utilisé :

▪ Pour les façades rideaux

▪ Pour les vitrages avec un g inférieur à 0.3

Seuls les premiers 15 cm du cadre peuvent être considérés comme faisant partie de la fenêtre. Si il 

existe des éléments de plus de 15 cm ceux-ci devront répondre aux exigences des éléments opaques.



Le coefficient de transmission solaire : g
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Fraction du rayonnement solaire incident pénétrant 

dans l'ambiance intérieure sous forme de chaleur à 

travers un vitrage, exprimée en [%] par le facteur g.

Celui-ci prend en compte le rayonnement solaire

direct et le rayonnement absorbé par le vitrage puis 

réémis vers l'intérieur sous forme de chaleur.

Ne pas confondre la valeur g avec la transmission 

lumineuse (TL) qui indique le pourcentage de la 

lumière visible qui traverse la vitre

Attention le g à une importance significative sur 

le résultat ! 



Les ombrages
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Les ombrages
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Le facteur d’ombrage fs = fs1 x fs2 x fs3/lr tient compte

de l’effet des ombres sur la réduction des apports

solaires

▪ Fs1 facteur de réduction dû à l’horizon

(topographie ou bâtiments)

▪ Fs2 facteur de réduction dû à un surplomb

▪ Fs3/4 facteur de réduction dû à un écran latéral



Les ombrages – l’horizon lointain : fs1
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Les ombrages – le surplomb : fs2
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Les ombrages – l’écran latéral: fs3,l - fs3,r
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Les ponts thermiques
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Les ponts thermiques
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Les ponts thermiques : justification
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▪Check-list des ponts 

thermiques de l’EnDK

▪Extraits du catalogue 

des ponts thermiques 

de l’OFEN

▪Calcul avec un logiciel 

(par exemple Flixo)



Les ponts thermiques : remarques générales
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▪ Il n’existe pas de valeurs-limites pour les ponts thermiques

constructifs situés en sous-sol et devant être exécutés en béton

armé pour des raisons de statique ou d’étanchéité (pris en compte

lors de la performance globale)

▪ Les ponts thermiques combinés (exp: porte-fenêtre et dalle de

balcon) doivent être calculés séparément

▪ Pour les ponts thermiques, il n’y a pas de correction des valeurs-

limites en fonction de T ambiante ou de T moyenne annuelle

▪ Lors de transformations, il est recommandé d’optimiser les jonctions

d’éléments d’enveloppe si cela s’avère techniquement possible et

économiquement acceptable.



Les résultats
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Le calcul de la valeur limite (SIA 380/1:2016) 
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Utilisation standard

87



Résultats intermédiaires
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Toutes les données sont disponibles pour contrôle



Résultats intermédiaires
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Résultats intermédiaires
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Calculateur SIA
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La SIA 380/1 et EN-102a

Performance ponctuelle



Justification par performances ponctuelles
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Permet d’éviter le calcul des 

besoins de chaleur



Justification par performances ponctuelles
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Qualité fixée pour les composants éléments neufs – SIA 380/1:2016



Justification par performances ponctuelles
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Justification par performances ponctuelles
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Qualité fixée pour les composants éléments assainis – SIA 380/1:2016



Valeurs cibles – SIA 380/1 2016 
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Justification par performances ponctuelles
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Valeurs limites des pots thermiques – SIA 380/1:2016



La SIA 380/1

Les erreurs les plus fréquentes



▪Les erreurs de surface - SRE

▪La non introduction des ombrages

▪La non introduction des ponts thermiques

▪La non introduction du chauffage de sol

▪Le calcul des valeurs U composites

▪Les divers paramètres de régulation, température, etc.

Les erreurs les plus fréquentes
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Les erreurs les plus fréquentes
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Toit > plancher

Façades opposées de mêmes surfaces



La SIA 380/1

2016 vs. 2009



SIA 380/1:2016 versus SIA 380/1:2009
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SIA 380/1 : 2016

SIA 380/1 : 2009



SIA 380/1:2016 versus SIA 380/1:2009
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Questions ?



Votre aide à la décision


