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Paula Femenías, Sanja Peter et Mattias Legnér

Traduction : Anaïs Largent

 

Introduction

1 En Suède,  le parc de logements d’après-guerre a fait  l’objet de modernisation et de

transformations depuis les années 1980. Parmi les arguments en faveur de la réalisation

de transformations et de nouveaux investissements, ont été invoqués les insuffisances

techniques des bâtiments ainsi que les problèmes sociaux liés à l’exclusion et à leur

enclavement en banlieue. L’architecture en elle-même a souvent été considérée comme

faisant  partie  du  problème  social,  d’où  des  modifications  importantes  de  la

physionomie des bâtiments, considérées comme sa solution1.

2 À la fin des années 1990, l’idée de faire de ces zones d’habitations une démonstration de

premier plan du futur mode de vie durable a été lancée2. Le gouvernement suédois a

financé une série de programmes d’investissement durable, dont certains visaient la

transformation  des  logements  d’après-guerre3.  Depuis,  la  rénovation  des  logements

s’inscrit  dans  le  cadre  d’ambitions  en  matière  d’efficacité  énergétique.  Toutefois,

l’objectif d’avoir un secteur du logement décarboné est encore loin d’être atteint4. La

Commission européenne a récemment présenté une nouvelle stratégie de « vague de
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rénovations » ayant pour but de doubler le taux des rénovations et de favoriser l’emploi

dans le secteur du bâtiment5. En ce sens, le gouvernement suédois a inscrit au budget

4,3 milliards  d’euros  pour  des  mesures  en  matière  d’efficacité  énergétique  et  des

rénovations  nécessaires  d’immeubles  résidentiels  à  logements  multiples,  dans  un

programme établi jusqu’en 2023.

3 Cette intensification des politiques de rénovation énergétique des logements aborde les

questions liées aux effets potentiels sur l’architecture et la valeur culturelle des parcs

de  logements.  Comparée  aux  logements  anciens,  l’architecture  moderniste  des

logements  construits  depuis  les  années 1960  et  1970  n’a  trouvé  que  peu  de

reconnaissance  en  tant  que  patrimoine  bâti.  Au  contraire,  elle  est devenue

emblématique de l’échec en matière de politique du logement. 

4 Göteborg, la deuxième plus grande ville de Suède6, a récemment publié son Programme

pour  l’environnement  historique  du  patrimoine  contemporain7 pour  les  bâtiments

résidentiels  et  non résidentiels.  Nous décrivons ici  le  contexte et  l’évolution de ces

programmes à Göteborg et analysons de manière critique l’influence de la rénovation et

de l’amélioration énergétique sur la valeur attribuée aux zones d’habitations d’après-

guerre.  Nous  présenterons  ensuite  trois  ensembles  de  logements  de  banlieue situés

dans  la  partie  nord-est  de  la  ville  qui  ont  été  inclus  dans  le  programme  pour

l’environnement historique moderne de Göteborg. Ces trois cas ont été sélectionnés

pour  illustrer  trois  niveaux  différents  de  rénovation :  une  rénovation/restauration

prudente, une rénovation de niveau intermédiaire, qui conserve le caractère principal

de  la  zone,  et  une  rénovation  lourde  avec  un  impact  conséquent  sur  le  style  de

l’architecture  d’origine.  Ces  rénovations  ont  été  achevées  avant  ou  pendant  la

publication du Programme pour l’environnement historique contemporain. La question

est  de  savoir  si  elles  ont  influencé  ou  ont  été  influencées  par  l’évaluation  que  les

responsables du patrimoine ont faite de la valeur culturelle de ces zones.

5 Le point de départ des discussions est la rénovation des logements contemporains par

la politique nationale et internationale en matière d’énergie et de climat ainsi que les

préoccupations  sociales  pour  les  résidents.  À  Göteborg,  les  bailleurs  de  logements

municipaux ont pour directive explicite de mener des rénovations prudentes8 ; c’est-à-

dire qu’elles doivent se soucier des locataires. Aucun locataire ne doit être contraint à

déménager à cause des rénovations ou des augmentations de loyer qui y sont liées. 

6 Nous nous appuyons sur des études documentaires et nos longues années d’expérience

à travailler sur les processus de désignation et de rénovation mis en œuvre à Göteborg.

 

L’élaboration d’un programme pour l’environnement
historique contemporain

7 La population de Göteborg a connu une croissance rapide durant le XXe siècle, passant

de 100 000 habitants au début du siècle à 500 000 à sa fin. Cette forte augmentation de la

population est due au développement industriel et technologique de la ville. Celle-ci a

vu sa physionomie se restructurer, avec environ 80 % de son bâti construit au siècle

dernier.  Les  progrès  de  l’architecture  durant  cette  période  reposaient  sur  la

construction  rationalisée  et  sont  parfois  définis  davantage  comme  un  mouvement

social en faveur du changement que comme un style architectural. 
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8 Au début du XXe siècle, un programme sociopolitique national a été conçu afin de créer

des  logements  de  bonne  qualité  pour  tous  les  habitants9.  À  cette  époque,  la  classe

ouvrière  suédoise  avait  l’un  des  plus  bas  niveaux  de  vie  d’Europe,  avec  un habitat

insalubre  et  très  peu  de  salles  de  bain  individuelles,  d’eau  chaude  et  de  chauffage

central. Des années 1930 aux années 198010, ce programme politique de la « maison des

personnes » (folkhemmet)  a  entraîné  des  investissements  dans  de  nouvelles

constructions et la gestion de parcs de logements anciens. Le programme a été mis en

œuvre après la Deuxième Guerre mondiale avec la construction à grande échelle de

logements dans les zones semi-urbaines. Comme le rythme de construction n’était pas

suffisamment  rapide  pour  répondre  à  la  demande,  le  programme  « Un  million  de

logements » (miljonprogrammet) a été lancé en 1965 et a duré jusqu’en 1975. L’objectif de

livraison  de  100 000 nouvelles  habitations  par  an  pendant  dix  ans  a  été  atteint  en

utilisant des méthodes de construction industrialisée. 

9 La  quête  de  logements  rationnels,  modernisés,  a  également  abouti  à  d’importantes

démolitions de parcs de logements anciens11. Lorsque les immeubles anciens et leurs

quartiers ont commencé à disparaître, les gens ont réagi. La vieille architecture de bois

possédait des qualités patrimoniales pittoresques liées au mode de vie traditionnel. À la

fin des années 1960, l’opposition à ces démolitions s’est organisée et les débats sur la

nature du patrimoine culturel ont atteint un nouveau niveau12. 

 

Évolution de la protection légale du patrimoine bâti

10 La législation sur le patrimoine culturel suédois existe depuis 1633. Aujourd’hui, elle

prend la forme d’une loi relative à l’environnement historique13. Les objets ou les sites

patrimoniaux  spécifiques  sont  répertoriés  au  niveau  national,  avec  des  protections

mises  en  place  pour  les  monuments  les  plus  remarquables.  Les  objets  considérés

comme présentant un intérêt exceptionnel ou une valeur historique durable sont pour

la plupart des bâtiments ayant plus de quatre-vingts ans. 

11 Pendant les années 1960, de nouvelles réglementations urbanistiques ont été élaborées,

tels  que  les  « Intérêts  environnementaux  nationaux »  (riksintressen,  zones  d’intérêt

national pour le patrimoine culturel)15. Au milieu des années 1970, le mouvement pour

une Année européenne du patrimoine et la déclaration d’Amsterdam ont posé les bases

de changements ultérieurs de la législation sur le patrimoine, incluant la protection de

bâtiments ordinaires et mettant l’accent sur la nécessité d’inclure des préoccupations

sociales  en  matière  de  préservation16.  À  la  suite  de  cela,  nombre  de  municipalités

suédoises ont commencé un inventaire des bâtiments17. La réaction contre le renouveau

urbain à grande échelle durant la reconstruction urbaine du milieu du XXe siècle en

Suède a été un autre facteur important dans le développement de nouvelles stratégies

de  préservation.  Parfois,  les  protestations  ont  été  utilisées  pour  influencer  les

législateurs  afin  d’étendre  la  protection  au-delà  des  monuments  historiques18.

Applicable  à  différents  types  de  structures  bâties,  la  « loi  sur  la  Planification  et  la

Construction » (LPC) de 1987 est actuellement l’instrument juridique le plus important

pour  la  protection  du  patrimoine.  Cette  loi  stipule  que  toutes  les  modifications  de

bâtiments existants doivent être effectuées en se référant scrupuleusement aux valeurs

existantes, et interdit de dénaturer des bâtiments particulièrement insignes.
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Programmes locaux pour l’environnement historique

12 Les  programmes  locaux  pour  l’environnement  historique  sont  des  documents  de

planification municipaux utilisés comme référence pour évaluer l’impact potentiel des

activités  de  planification  et  de  construction  sur  ce  qui  a  une  valeur  culturelle  ou

historique.  La  préservation  du  patrimoine  bâti  est  officiellement  régie  par  des

réglementations et des lois et les municipalités sont les principales responsables de leur

interprétation juridique. 

13 Ces  programmes  locaux  ne  constituent  pas  une  protection  en  eux-mêmes,  mais  ils

fournissent  des  informations  essentielles  sur  l’histoire  et  les  spécificités  des

environnements  historiques  ainsi  que  les  critères  permettant  leur  inscription.  Les

programmes sont un guide pour les responsables,  les promoteurs et les consultants

ainsi  que  le  grand  public.  Selon  la  loi  LPC,  les  propriétaires  sont  dans  l’obligation

d’entretenir  leurs  biens.  Les  municipalités  qui  concentrent  des  parcs  de  logements

patrimoniaux  (comme  Visby,  sur  l’île  de  Gotland)  produisent  des  programmes  de

construction  plus  détaillés,  connus  sous  le  nom  de  « décrets  de  construction »

(byggnadsordning)19. 

 

Les premiers programmes de Göteborg pour
l’environnement historique

14 À Göteborg,  le  premier  programme  local  officiel  pour  la  préservation  de

l’environnement historique remonte aux années 1960. La ville a connu l’un des plus

grands programmes de réhabilitation d’Europe. La démolition des quartiers ouvriers de

Landala et Haga s’est heurtée aux protestations de groupes de citoyens et également de

plusieurs  institutions  académiques  locales20.  Avec  l’extension  de  la  ville  et  les

démolitions,  les  premiers  inventaires  des  bâtiments  anciens  ont  été  commencés,

parallèlement à la fouille archéologique des sites. Ces tout premiers inventaires se sont

concentrés sur les zones du centre-ville et sur les bâtiments importants de diverses

périodes antérieures aux années 1950.

15 Avec la crise pétrolière des années 1970, le gouvernement suédois a agi rapidement et a

lancé un plan d’économies d’énergie afin de réduire la dépendance au pétrole22.  Des

mesures ont été prises pour améliorer les systèmes énergétiques et de chauffage dans

les  bâtiments  existants  et  réaliser  des  enveloppes  de  bâtiments  mieux  isolées.  Ces

mesures ont souvent été appliquées sans considération pour l’architecture d’origine

[fig. 1].  Les  fenêtres  ont  été  remplacées  par  des  modèles  différents  et  de  nouveaux

matériaux  qui  ne  nécessitent  pas  d’entretien  (tels que  les  panneaux  composites  et

l’acier)  ont  remplacé  ou  recouvert  les  façades  en  bois  et  en  brique.  Les  logements

ouvriers et les constructions en bois ont plus souvent été modifiés par des mesures

d’efficacité  énergétique,  comparativement  aux  bâtiments  en  brique,  au  statut  plus

élevé23. Visiblement, les logements construits après 1930, qui étaient alors à la limite de

ce que l’on considérait comme des parcs de logements présentant une valeur culturelle,

ont  été  plus  largement  défigurés.  Les  changements  rapides  de  grande  ampleur

entraînés  par  ces  plans  énergétiques  ont  attiré  l’attention  des  responsables  du

patrimoine, vigilants sur la vulnérabilité du patrimoine non répertorié. 
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Figure 1

Exemple d’amélioration énergétique inappropriée des années 1970 dans des logements ouvriers,
Göteborg (Suède), 2017.

© Paula Femenías.

16 En 1978,  toutes  les  municipalités  ont  dû développer  un plan d’économies  d’énergie

local. Afin de s’y préparer, le Bureau d’urbanisme de la ville de Göteborg a commencé

une entreprise  de  documentation de  grande envergure  sur  les  parcs  de  logements,

couvrant  leur  construction  et  leurs  valeurs  culturelles  et  historiques.  Ce  nouvel

inventaire incluait les zones suburbaines et les ensembles de bâtiments récents qui ne

faisaient pas partie des inventaires précédents. 

17 Pendant les années 1980, des bases ont été jetées pour lancer un autre programme sur

l’environnement historique bâti de Göteborg, « environnements de valeur » (Värdefulla

Miljöer). Ce programme se concentrait sur les quartiers bâtis plutôt que simplement sur

les bâtiments individuels. 

18 Vers la fin du XXe siècle, les documents de politiques publiques mentionnés ci-dessus

concernant l’inscription sur la liste du patrimoine ont été rassemblés en deux volumes

portant sur l’environnement historique, en se concentrant sur ce qui avait été construit

avant les années 195024.

 

L’architecture contemporaine comme patrimoine

19 À  la  fin  des  années 1990,  le  Conseil  du  patrimoine  national  a  amorcé  un  « Projet

national  des  grandes  villes »  (Storstadsprojektet)25.  Le  Conseil  voulait  examiner  et

reconnaître le patrimoine culturel et historique des grandes expansions, entre 1955 et

1975, soit la période qu’on appelle « les années record ». Dans le cadre de ce projet, des

inventaires des bâtiments et des environnements de la fin du XXe siècle ont été dressés

dans  les  trois  plus  grandes  villes  de  Suède  (Stockholm,  Göteborg  et  Malmö).

L’inventaire de Göteborg a été achevé dans les premières années du XXIe siècle. Il a fallu
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ensuite  encore presque vingt  ans pour faire  la  synthèse et  l’analyse  des  ressources

documentaires, ce qui a abouti à un troisième volume du programme Environnement

historique local de Göteborg nommé « Göteborg contemporain » (Moderna Göteborg)26.

20 Le  processus  de  désignation  du  patrimoine  bâti  contemporain  diffère  de  celui  du

patrimoine bâti ancien. Cela est dû à la grande échelle et au volume, mais c’est aussi lié

à l’authenticité, car divers objets et sites auront déjà été altérés par leur rénovation.

« Göteborg  contemporain »  se  concentre  sur  le  « typique »,  mais  aussi  l’« unique »,

datant d’une époque où pratiquement les deux tiers des bâtiments de Göteborg furent

construits. Le programme met en lumière les matériaux de construction typiques, le

contexte  et  les  origines  des  idées  urbanistiques.  Il  donne  des  indications  et  une

interprétation plus approfondie de ce qui doit être accompli dans les travaux avec leurs

processus urbanistiques détaillés.

21 Le traitement de la documentation a été similaire aux travaux menés dans le cadre des

programmes  patrimoniaux  antérieurs.  La  sélection  s’est  appuyée  sur  les  ajouts  et

déductions, mais avec une différence principale : un volume beaucoup plus important à

étudier. Ceci demandait une méthode de recherche pour traiter de la singularité dans

ce  qui  était  rationalisé  et  typique.  Outre  la  quantité,  le  parc  de  logements

contemporains  possède  aussi  plus  de  qualités  de  résilience  que  le  parc  immobilier

ancien.  À  l’époque,  une  méthode  couramment  utilisée  pour  évaluer  le  patrimoine

matériel, la « méthode Unnerbäck » (Unnerbäckmetoden)27, a été adoptée par le Conseil

du patrimoine national. Cette méthode met l’accent sur le fait qu’un objet désigné doit

fournir connaissances et compréhension des différents événements historiques et des

différents  contextes,  y  compris  les  modifications.  De  plus,  elle  permet  l’ajout  de

différents  points  de  vue,  matériel  et  immatériel28.  Selon  ce  modèle,  les  qualités

historiques,  sociales,  fonctionnelles  et  esthétiques  sont  ajoutées  ou soustraites,  afin

d’estimer une valeur patrimoniale approximative. 

 

Skolspåret – une rénovation prudente

22 Le premier exemple désigné comme patrimoine est Skolspåret, une zone résidentielle

dotée de six cents appartements loués, située dans le quartier de Hjällbo. Skolspåret a

été conçu par l’architecte Arne Nygård (1925-2014) et a été construit en 1968-1971 par

la société de logements municipaux Samhällsbyggen. Hjällbo a longtemps été marqué

par l’exclusion sociale et est actuellement désigné par la Police nationale comme une

zone  particulièrement  sensible.  La  plupart  des  logements  de  cette  zone,  y  compris

Skolspåret,  appartiennent  et  sont  actuellement  gérés  par  Poseidon,  une  société  de

logements municipaux.

23 La zone est constituée de quinze bâtiments, dans un mélange de bâtiments en lamelles

et de tours d’immeuble, avec des entrées faisant face à trois cours centrales, situées au-

dessus  d’un  vaste  parking  [fig. 2].  Conforme aux  idées  de  séparation  des  modes  de

transport  de  l’époque,  Skolspåret  a  été  conçue  comme  une  zone  sans  voiture.  Les

bâtiments sont faits d’éléments préfabriqués en béton et leurs façades sont ornées de

niches moulées dans le béton [fig. 3]. Les salles des machines d’ascenseur sur les toits et

les  entrées  du garage  souterrain  ont  été  réalisées  en forme de  coquillages,  et  sont

revêtues de panneaux métalliques et de béton profilé. Un passage couvert menant des

transports publics locaux au site est bordé de sculptures prévues spécialement pour ce

lieu. 
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24 « Göteborg contemporain » met en évidence la structure de Skolspåret, son expression

architecturale  et  les  aspirations  sociales  de  l’époque29.  Les  raisons  motivant  sa

qualification  comme  patrimoine  soulignent  la  conception  inhabituellement  soignée

d’une  structure  plutôt  typique.  Malgré  quelques  changements,  l’expression

architecturale  est  bien  conservée,  avec  une  attention  particulière  au  détail,  à  la

décoration artistique et aux profils de façades.

 
Figure 2

Skolspåret (Suède), 2016. 

© photographe inconnu (Bureau de l’urbanisme de la Ville de Göteborg).
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Figure 3

Agencement décoratif sur les façades, Skolspåret (Suède), 2021. Les entrées menant au garage
souterrain et à la salle des machines de l’ascenseur sur le toit sont également visibles. 

© Sanja Peter.

 

La qualification patrimoniale comme vecteur de levier
social

25 En 1999, le Conseil d’administration du comté a attribué à Hjällbo une subvention pour

le patrimoine. Celle-ci a été utilisée pour rénover le passage couvert. La même année, le

Conseil  a  initié  un  projet  intitulé  « Architecture  métropolitaine  et  patrimoine »  et

Hjällbo  a  été  désigné  comme  l’une  des  quatre  zones  d’intérêt  national  pour

l’investissement  social30.  La  reconnaissance  de  la  valeur  patrimoniale  de  Hjällbo

contrastait nettement avec sa description peu flatteuse lors des enquêtes nationales31.

Le  propriétaire  de  Skolspåret,  encouragé  par  l’attention  positive  que  les  médias

accordaient  à  la  subvention  du  patrimoine,  a  vu  l’opportunité  d’obtenir  une

reconnaissance patrimoniale,  de soutenir le  développement social  et  de regagner la

confiance des locataires.

26 Au début des années 2000, les discussions sur le classement de Skolspåret sur la liste

des monuments nationaux ont progressé. Finalement, il n’y a pas eu de classement, car

le propriétaire souhaitait éviter de futures contraintes liées à la patrimonialisation32.

Néanmoins,  le propriétaire était  favorable à des améliorations contemporaines et la

rénovation structurelle  planifiée  du site  a  été  soigneusement  exécutée.  Les  balcons

avant ont été reconstruits en utilisant les moules d’origine et la majeure partie de la

conception (architecturale) originale a été préservée [fig. 4]. En revanche, au lieu d’être

rénovées, les menuiseries en bois dur des fenêtres ont toutes été remplacées par de

nouvelles fenêtres en aluminium. 
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Figure 4

Détails de la façade et des balcons avant reconstruction, Skolspåret (Suède), 2021. 

© Sanja Peter.

 

Logements solaires – transformation à caractère
social

27 Le deuxième exemple, Västra Gårdsten, se trouve dans le quartier Gårdsten, situé sur

deux plateaux séparés par une vallée verdoyante. Comme pour Skolspåret, l’architecte

de  Västra  Gårdsten  était  Arne  Nygård  et  le  client  Samhällsbyggen.  L’architecte

paysagiste était Edvard Jacobson. Le secteur a été construit en 1968-1969 et comprend

douze cours reliées les  unes aux autres,  avec des immeubles de logements orientés

nord-sud [fig. 5]. Chaque cour est entourée par des barres plus basses, de trois niveaux

à l’est et à l’ouest, et par des immeubles à coursives (loftgångshus) de huit niveaux au

nord  et  au  sud.  Dans  une  conception  architecturale  inspirée  par  Le Corbusier,  les

immeubles à galerie sont soutenus par des piliers, offrant un lien visuel entre les cours

adjacentes [fig. 6].

28 La patrimonialisation du site s’est fondée sur sa conception architecturale soignée qui

emploie de simples éléments préfabriqués de manière créative pour plus de variété33.

Les ambitions artistiques se manifestent dans les détails des façades et la décoration

des pignons. Les cages d’escalier des immeubles à coursives sont en partie en verre, en

partie  en  béton.  Lorsqu’elles  sont  éclairées  la  nuit,  les  cages  d’escalier  rendent  les

immeubles  visibles  de  loin  dans  l’espace  environnant,  leur  donnant  une  silhouette

unique.  Un  chemin  menant  à  travers  l’ensemble  de  la  zone  est  bordé  de  grandes
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sculptures. Il permet d’apercevoir la vue spectaculaire sur la vallée, avec le fleuve Göta

älv qui mène au centre de Göteborg. 

 
Figure 5

Zone résidentielle de Västra Gårdsten, Göteborg (Suède), 2016.

© photographe (Bureau de l’urbanisme de la Ville de Göteborg).

 
Figure 6

Le lien visuel entre les cours, Västra Gårdsten, Göteborg (Suède), 2021.

© Sanja Peter.
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La transformation environnementale comme vecteur
de changement social

29 En 1996, Gårdsten était l’une des zones résidentielles socialement les plus fragiles de

Suède. Elle se caractérisait par les problèmes de santé de ses habitants, un chômage

élevé et un taux d’occupation bas34. Fondée en 1997, Gårdstensbostäder, la société de

logements  municipaux,  a  été  chargée  de  rénover  et  de  développer  ce  quartier.  Un

projet expérimental pour une rénovation durable a été lancé en 1998 pour dynamiser

cette rénovation. Il a été conduit en collaboration avec l’université Chalmers et a été

financé  par  le  programme  européen  SHINE  (Sustainable  Houses  in  Inclusive

Neighbourhoods)  ainsi que par des fonds de développement locaux. L’agence Christer

Nordström Architects en a été l’architecte. Ce concept de transformation en « logement

solaire »  alliait  efficacité  énergétique,  énergie  solaire  et  ambitions  sociales.  Afin

d’encourager  les  interactions  sociales,  des  serres  et  des  laveries  collectives  ont  été

construites au rez-de-chaussée. 

30 Le projet devait associer à la fois l’action pour le climat et l’énergie solaire et l’action

sociale, notamment avec la création d’emplois. Selon les premiers rapports, le recours à

l’énergie solaire a permis de réduire la consommation d’énergie de près de 40 %. En

2005,  les  Maisons solaires  ont  reçu le  prestigieux World Habitat  Award.  Des  efforts

considérables  ont  depuis  été  faits  afin  d’améliorer  la  qualité  des  services  et  des

commerces dans  le  quartier.  Son  attractivité  croissante  a  amené  de  nouveaux

investissements dans les logements et ce quartier a été retiré de la liste nationale des

zones vulnérables. 

31 La rénovation énergétique n’a que partiellement affecté les caractéristiques des lieux

[fig. 7 et 8]. Par exemple, les façades à pignon exposées ont été isolées à l’extérieur alors

que d’autres ont été laissées intactes35. Le principe d’origine des cours a été maintenu,

tout comme la structure d’ensemble robuste et singulière.  Le site a gardé ses cages

d’escalier en verre illuminées la nuit.  Les allées sous les bâtiments à pilotis ont été

remplies  par  des  serres.  Un  des  arguments  avancés  pour  combler  ces  allées  était

qu’elles créaient des courants d’air désagréables. Toutefois, bien que les courants d’air

aient été un problème dans la partie la plus haute du plateau, le projet de serres n’a

malheureusement été exécuté qu’au niveau des allées et par conséquent, n’a pas résolu

le problème. 
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Figure 7

Les logements solaires à Västra Gårdsten après rénovation ; à l’arrière, de très hauts immeubles avec
panneaux solaires sur le toit, Västra Gårdsten, Göteborg (Suède), 2016. 

© Paula Femenías.

 
Figure 8

Détail de façades et sculpture originale, Västra Gårdsten, Göteborg (Suède), 2016. 

© Paula Femenías.
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Stacken – un projet de logements passifs

32 Le troisième cas est la résidence collective « Stacken », l’une des neuf tours d’habitation

résidentielle construites avec un plan en étoile dans la partie nord de la banlieue de

Bergsjön.  Les  « maisons  en  étoile »  ont  été  conçues  par  le  cabinet  Gako  grâce  à

l’architecte Lars Ågren (1921-2006) et ont été construites en 1967-196836. La méthode de

construction était novatrice et rationalisée : la cage d’escalier centrale a d’abord été

construite, puis les appartements ont été ajoutés tout autour d’elle, créant une forme

d’étoile. Les ensembles d’immeubles sont répartis tel un ruban à perles orienté nord-

sud à partir de la station de tram, suivant une pente au nord et un petit espace vert au

sud  [fig. 9].  Chaque  tour  d’habitation  comprend  trente-cinq appartements  avec,  à

chaque étage, cinq appartements identiques de quatre pièces. Le plan en étoile permet

d’avoir des vues dégagées et la lumière du soleil venant de directions différentes. Les

façades ont été réalisées avec des éléments en béton profilé.

 
Figure 9

Disposition des tours étoiles, Bergsjön, Göteborg (Suède), 2016. Stacken est le dernier immeuble dans
la rangée dans la partie supérieure de l’image. 

© photographe inconnu (Bureau de l’urbanisme de la Ville de Göteborg).

33 Dans  les  années 1970,  le  marché  du  logement  a  été  saturé  et  de  nombreux

appartements  dans  les  banlieues  sont  restés  inoccupés.  Le  dernier  immeuble  de

l’alignement de maisons en étoile a été converti en résidence collective en 1980 ;  la

première de ce type en Suède. Appelée « Stacken »37, cette résidence collective puisait

son inspiration dans les idées de vie communautaire développées par les architectes et

spécialistes  du groupe suédois  « Bo I  Gemenskap »  (BIG ;  « Vivre  en collectivité »)38.
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Ågren, l’architecte d’origine de ce site, était l’un des initiateurs de la conversion et a

mené le projet pour le compte de la société municipale de logements. Les usagers ont

été impliqués dans le processus de conception, ce qui a préparé le terrain pour une

communauté  de  travail  opérationnelle.  Les  équipements  communs  incluaient  une

cuisine  et  une  salle  à  manger,  des  ateliers  et  une  garderie.  La  salle  à  manger  est

devenue le cœur de la résidence collective. En 2000, Stacken a été vendu aux locataires

qui ont créé une coopérative d’habitations pour gérer le bâtiment. Aujourd’hui, Stacken

est constitué de ménages individuels ainsi que de plus petites communautés hébergées

dans des appartements plus vastes créés en fusionnant plusieurs appartements. 

 

Le projet de logements passifs

34 Poussé par des objectifs politiques et des ambitions personnelles, un locataire (employé

à l’époque comme assistant de projet à l’université Chalmers) a commencé un projet de

rénovation  en  2016  afin  de  transformer  Stacken  en  immeuble  d’habitation  passif

(économe en énergie). Les travaux de rénovation incluaient ventilation équilibrée avec

récupération de chaleur, isolation de la façade et des combles, nouvelles fenêtres et

panneaux solaires photovoltaïques sur toute la façade39 [fig. 10]. On dit que le bas prix

des cellules solaires a permis de couvrir également l’entière façade au nord de façon

économiquement viable. Le coût total de la rénovation énergétique a été estimé à 400 
000 € et a été partiellement financé par l’Agence de l’énergie suédoise comme projet de

recherche expérimental. 

 
Figure 10

Stacken après les travaux d’amélioration énergétique, Bergsjön, Göteborg (Suède), 2021. La tour en
forme d’étoile a été surnommée « l’étoile de la mort » par certains de ses habitants. À l’arrière-plan, le
bâtiment dans son état avant l’amélioration énergétique. 

© Sanja Peter.

35 Le projet de résidence passive a été soutenu par le vote majoritaire des membres de la

résidence collective, mais un petit groupe de locataires a estimé que l’on n’avait pas
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respecté ses qualités esthétiques et historiques40. L’initiateur du projet de rénovation

pensait  que  la  préservation  du  patrimoine  culturel  serait  une  entrave  au

développement durable. De plus, la communauté de Stacken a rencontré des difficultés

à cause de cette rénovation importante. Pour des raisons de sécurité, la salle à manger,

qui était un élément central de la communauté, n’est plus utilisée. La sortie de secours

et  les  escaliers  extérieurs,  retirés  avant  la  rénovation,  n’ont  pas  été  remplacés.

Beaucoup d’argent avait été investi dans la réalisation de la rénovation énergétique, le

remplacement des escaliers extérieurs n’a donc pas été une priorité. 

36 Stacken a été officiellement qualifié  comme patrimoine en 2017,  parallèlement à sa

rénovation énergétique transformatrice.  Il  a  aussi  été  signalé  comme exemple  d’un

type  de  bâtiment  spécifique  (une  salle  des  turbines),  représentant  une  partie  de

l’histoire  des  techniques  de  construction  modernes  de  Göteborg.  Une  autre  raison

justifiant la désignation de Stacken réside dans son histoire sociale récente singulière

de  résidence  collective.  Durant  le  long  processus  de  finalisation  du  programme

patrimonial,  le bâtiment a été considérablement altéré.  Toutefois,  la transformation

adoptée avait été considérée au départ comme ajoutant une nouvelle couche d’histoire

à ce bien, racontant à nouveau l’histoire des programmes du « Million de logements »

et de la quête pour le développement durable du XXIe siècle. 

 

Discussion et conclusion

37 Nous  avons  voulu  montrer  en  quoi  les  mesures  prises  depuis  les  années 1960  ont

conduit à une interprétation plus large de la valeur patrimoniale ainsi qu’à l’extension

de la protection des monuments historiques aux structures contemporaines. 

38 L’exemple de Göteborg montre comment « Göteborg contemporain »,  le  programme

pour « l’environnement historique contemporain », a été mis en place et comment la

valeur patrimoniale de trois exemples de logements d’après-guerre a été reconnue. Cet

échantillon fait  ressortir  plusieurs  difficultés  dans la  sélection et  l’identification du

patrimoine contemporain. Par comparaison avec le classement du patrimoine bâti plus

ancien, le volume considérable et l’échelle rendent le processus de patrimonialisation

plus  complexe.  La  présence  de  typologies  répétitives  rend  d’autant  plus  difficile  la

décision de choisir un bâtiment ou l’ensemble.

39 Le processus de désignation du patrimoine contemporain a révélé que les instruments

de protection du patrimoine traditionnel peuvent parfois s’avérer inadéquats. Dans ce

contexte, sélectionner un objet se réfère, d’une part, à la reconnaissance d’un exemple

de type de construction spécifique et de méthodes de construction et, d’autre part, à

son contexte sociohistorique. Ainsi,  les valeurs à la fois matérielles et immatérielles

sont reconnues. Beaucoup de quartiers d’habitation d’après-guerre ont déjà été altérés,

de  telle  sorte  que  leur  conception  architecturale  d’origine  en  a  été  affectée.

L’expérience des processus de désignation de « Göteborg contemporain » montre que

les qualités patrimoniales contemporaines sont plus robustes et  résilientes face aux

changements que le patrimoine bâti ancien. La méthode employée est basée sur l’idée

qu’un objet doit fournir connaissances et informations sur les événements historiques ;

ainsi,  sa  désignation  comme  patrimoine  permet  d’inclure  plusieurs  strates  de

changement. Les documents sur « l’environnement historique » sont conçus comme des

indications pratiques. Par conséquent, il est essentiel d’identifier différents niveaux de

compréhension pour qu’ils soient utiles lors des processus de planification. 
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40 Le  Göteborg  contemporain  sera  mis  à  l’épreuve  dans  les  prochaines  décennies,  car

d’après les projections, la population de la ville devrait augmenter de 150 000 habitants.

On projette de densifier les zones de banlieue d’après-guerre afin de faire face à la

pénurie de logements. Cela pourrait compromettre une particularité remarquable de

ces zones : les espaces plantés, ouverts et spacieux, qui entourent les immeubles. En

attendant, les bâtiments existants seront touchés par la modernisation, les rénovations

énergétiques et l’introduction des panneaux solaires.

41 Les différents cas des quartiers d’après-guerre présentés dans cet article offrent des

exemples de possibilités et de conséquences de la modernisation et de la rénovation

énergétique du patrimoine contemporain. La rénovation de Skolspåret a pratiquement

été une restauration. Vingt ans après, on y envisage de nouvelles rénovations et des

économies d’énergie. L’avenir révélera l’impact de « Göteborg contemporain » sur les

nouvelles  rénovations  dans  cette  zone.  Les  logements  solaires  de  Gårdsten sont  un

exemple  de  la  manière  de  concilier  ambitions  sociales  et  environnementales  et

sauvegarde des caractéristiques spécifiques, matérielles de l’architecture d’origine. Le

cas  de  Stacken  illustre  comment  d’importantes  économies  d’énergie  peuvent  être

réalisées, avec toutefois des conséquences dévastatrices sur l’authenticité des lieux.

Stacken est à la limite de ce qui définit le patrimoine culturel matériel et immatériel. Sa

rénovation énergétique a altéré à la fois les qualités matérielles et le concept social de

vie  collective.  La  rénovation  a  été  effectuée  parallèlement  au  processus  de

patrimonialisation. On ne peut que se demander si le résultat aurait été différent si le

programme avait été publié avant que la rénovation ne soit approuvée.

42 Skolspåret  et  les  logements  solaires  de  Gårdsten  montrent  comment  le  patrimoine

moderne peut être utilisé comme point de départ de rénovations et de transformations.

Une  étude  ethnographique  a  été  menée  après  la  rénovation de  Skolspåret41 pour

recueillir la perception des locataires sur les valeurs patrimoniales et les résultats d’une

rénovation douce. L’étude en a conclu que l’architecture et la conception ont peu à voir

avec le bien-être des résidents, mais que d’autres valeurs, plus concrètes (telles que la

sécurité  et  la  propreté  des  lieux),  sont  plus  importantes.  Néanmoins,  le  fait  que

Skolspåret  ait  été  considéré  important  et  intéressant  pour  d’autres  a  été  reconnu

comme  une  valeur  positive  par  les  habitants.  De  plus,  à  l’époque,  l’ensemble  du

processus a suscité chez les résidents un intérêt accru pour l’architecture. 

43 La culture comme vecteur du développement durable est un aspect qui a été mis en

avant  dans  les  programmes  nationaux  et  internationaux  récents.  Les  « Global

Sustainability  Goals » (Objectifs  mondiaux  de  développement  durable)  alignent

urbanisation, protection environnementale et économies d’énergie avec des objectifs

sociaux  et  culturels42.  L’Unesco  définit  la  culture  comme  un  élément  moteur  du

changement43. La nouvelle politique architecturale suédoise44 considère nécessaires des

environnements bâtis bien conçus dès lors qu’ils apportent de véritables changements

en vue d’une société meilleure. Cela concerne des aspects tels que le design pour la

santé, le bien-être et l’intégration. Récemment, la Commission européenne a lancé son

programme « Nouveau Bauhaus européen » qui a pour but de concilier ambitions pour

la rénovation énergétique et économie circulaire grâce au design. La présidente de la

Commission  européenne,  Ursula  von der Leyen,  a  déclaré  que  l’Europe  avait  non

seulement  besoin  de  projets  environnementaux  ou  économiques,  mais  aussi  d’un

nouveau projet culturel45.
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44 La contribution et l’impact du programme « Environnement historique contemporain »

de Göteborg n’ont pas encore été évalués, mais il  y a déjà quelques exemples de ce

programme conduisant au changement. La démolition de deux édifices contemporains

a été empêchée46 et  les plans d’aménagement de plusieurs sites de banlieue ont été

revus pour intégrer les valeurs du patrimoine contemporain.
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RÉSUMÉS

Le parc de logements d’après-guerre a fait l’objet de modernisation et de transformations depuis

les  années 1980.  Les  insuffisances  techniques  et  les  problèmes  sociaux  liés  à  l’exclusion  et

l’isolement ont été des arguments en faveur des investissements. On a estimé que l’architecture

faisait partie du problème ; les transformations de sa physionomie ont donc été importantes pour

trouver des solutions. Récemment, la politique de rénovation énergétique et de décarbonation du

secteur du logement a placé à nouveau le parc de logements modernes au centre de l’attention.

Cet  article  traite  de la  politique actuelle  et  de sa mise en œuvre en évoquant le  manque de

reconnaissance  et  de  compréhension  des  valeurs  historiques  et  culturelles  des  logements

d’après-guerre.

L’article  prend  comme  point  de  départ  Göteborg,  la  deuxième  plus  grande  ville  de  Suède.

L’élaboration du programme « Environnement historique moderne » y est présentée ainsi que

son  application  dans  trois  exemples  de  logements.  Ces  cas  illustrent  les  possibilités  et  les

conséquences de la modernisation et de la rénovation énergétique du patrimoine contemporain.

La qualification du patrimoine bâti contemporain diffère de celle du parc immobilier ancien de

par son échelle et son volume. La désignation d’un objet se réfère, d’une part, à la reconnaissance

d’un exemple de type de construction spécifique et de méthodes de construction et, d’autre part,

à  son  contexte  sociohistorique.  Ainsi  les  valeurs  matérielles  et  immatérielles  sont-elles

reconnues. Le patrimoine contemporain se caractérise par sa résilience face aux transformations
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et permet aux différentes strates de changement d’être incluses, informant sur sa profondeur

historique.

Post-war housing stocks  have been in  focus  for  modernisation and transformation since  the

1980s. Technical deficiencies and social problems related to exclusion and segregation have been

arguments  for  investments.  The  architecture  has  been  seen  as  part  of  the  problem  and

alterations to its character have been important in finding solutions. Lately, policy for energy

efficient renovation and decarbonisation of the housing sector has put the modern housing stock

in focus again. With reference to the lack of common appreciation and understanding of the

historical and cultural value of the post-war housing, this paper discusses current policy and its

implementation. The paper begins by looking at Gothenburg, the second largest city in Sweden.

The development of a Modern Historical Environment program is presented with its application

in  three  examples  of  housing.  These  cases  exemplify  the  opportunities  and consequences  of

modernisation  and energy  renovation  on modern heritage.  The  designation  of  modern built

heritage  differs  from  the  designation  of  older  constructions  due  to  its  scale  and  volume.

Designating an object refers, on the one hand, to recognising an example of a specific building

type and construction methods and,  on the other,  to  its  socio-historical  context.  Thus,  both

tangible  and  intangible  values  are  acknowledged.  Modern  heritage  is  characterised  by  its

resilience to alterations and allows layers of change to be included, informing about historical

events.

INDEX

Keywords : value designation, Modern heritage, post-war housing, energy renovation,

architecture, Göteborg, Sweden, cultural values

Mots-clés : patrimonialisation, Göteborg, Suède, patrimoine contemporain, logements d’après-

guerre, rénovation énergétique, architecture, valeurs culturelles

AUTEURS

PAULA FEMENÍAS 

Professeure, département d’Architecture et de Génie civil, université de Technologie Chalmers,

Göteborg, Suède

paula.femenias@chalmers.se

SANJA PETER 

Responsable du Patrimoine, musée de la Ville de Göteborg sanja.peter@kultur.goteborg.se

MATTIAS LEGNÉR 

Professeur, département d’Histoire de l’Art et Conservation, Campus Gotland de l’université

d’Uppsala, Visby (Suède)

mattias.legner@konstvet.uu.se

Patrimoine contemporain et rénovation de logements : élaboration de politique...

In Situ, 49 | 2023

20

mailto:paula.femenias@chalmers.se
mailto:sanja.peter@kultur.goteborg.se
mailto:mattias.legner@konstvet.uu.se

	Patrimoine contemporain et rénovation de logements : élaboration de politiques et expériences pratiques à Göteborg (Suède)
	Introduction
	L’élaboration d’un programme pour l’environnement historique contemporain
	Évolution de la protection légale du patrimoine bâti
	Programmes locaux pour l’environnement historique

	Les premiers programmes de Göteborg pour l’environnement historique
	L’architecture contemporaine comme patrimoine
	Skolspåret – une rénovation prudente
	La qualification patrimoniale comme vecteur de levier social
	Logements solaires – transformation à caractère social
	La transformation environnementale comme vecteur de changement social
	Stacken – un projet de logements passifs
	Le projet de logements passifs

	Discussion et conclusion


