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Résumé 

L’interaction entre l’homme et son environnement a été le sujet de nombreuses études 

traitant du confort thermique. Celui-ci dépend de plusieurs paramètres à savoir les facteurs 

d’ordre individuel et les facteurs liés à l’environnement. 

Le confort thermique est une sensation liée à la chaleur qui est propre à chacun. En hiver, 

un bon confort thermique doit garantir une sensation suffisante de chaleur. En été, il doit 

limiter cette chaleur pour éviter les surchauffes. 

Dans ce travail on a fait une recherche bibliographique sur le confort thermique et 

l’isolation, et on a fait une étude thermique dynamique sur une maison située à Batna et on 

a fait une simulation thermique dynamique pour comparer les températures et la 

consommation énergétique avant et après l’ajout de l’isolation 
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The interaction between man and his environment has been the subject of numerous 

studies dealing with thermal comfort. This depends on several parameters, namely 

individual and environmental factors. 

Thermal comfort is a heat-related sensation that is unique to everyone. In winter, good 

thermal comfort must guarantee a sufficient sensation of heat. In summer, it must limit this 

heat to avoid overheating. 

In this work a bibliographical research on thermal comfort and insulation has been done, 

and we did a dynamic thermal study on a house in Batna and we did a dynamic thermal 

simulation to compare temperatures and energy consumption before and after the 

insulation was added. 
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Nomenclature- Symboles-Acronymes 

1. -DT (en W/°C)  représente les déperditions par transmission du logement, 

2. Dréf (en W/°C)  représente les déperditions de référence. 

3. K (en W/ m2. °C) est le coefficient de transmission surfacique ; 

4. A (en m2) est la surface intérieure de la paroi. 

5. Qv (en m3/h) est le débit spécifique de ventilation; 

6. Qs (en m3/h) est le débit supplémentaire par infiltrations dues au ventT : Texte 

7. DTR :document technique règlementaire. 

8. Te : température air extérieur. 

9. Ti : température intérieure. 

10. Ds)i  (en W/°C)  représente les déperditions surfaciques à travers les parties 

courantes des   parois en contact avec l'extérieur, 

11. (Dli)i (en W/°C)  représente les déperditions à travers les liaisons, 

12. (Dlnc)i (en W/°C) représente les déperditions à travers les parois en contact avec 

les locaux non chauffés . 
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L’interaction entre l’homme et son environnement a été le sujet de nombreuses études 

traitant du confort thermique. Celui-ci dépend de plusieurs paramètres à savoir les facteurs 

d’ordre individuel et les facteurs liés à l’environnement. L’étude du confort thermique est 

très importante non seulement pour la qualité des ambiances intérieures, mais aussi pour la 

quantité d’énergie à fournir par les équipements d’ambiance, car le monde d’aujourd’hui 

souffre d’une crise énergétique. 

Le confort thermique est une sensation qui fait intervenir des facteurs physiques, 

physiologiques et psychologiques, donc cela explique la complexité de ce thème car il 

dépend du coté subjectif des usagers qui place la perception de chaque individu au cœur de 

l’analyse.  

Afin de diminuer la quantité d’énergie fournie et d’être face à la crise énergétique, on peut 

remplacer l’énergie fossiles par l’énergiedes sources renouvelables ou bien y a autres 

solution peuvent être efficaces pour aider à réaliser le confort thermique dans l’habitat et 

donc minimiser les besoins énergétiques. Parmi ces solutions on a la bonne isolation. 

Les parois froides d’une habitation, les zones perméables à l’air ou à l’eau, sont à la source 

d’une perte de bien-être, de déperditions thermiques et prolifération de l’humidité. Afin 

d’améliorer le confort thermique d’un logement, il importe donc de l’isoler 

convenablement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction générale 



Chapitre 1 : Recherche bibliographique et état de l’art 

 

 2

 

1.1. Introduction 

Parmi les enjeux majeurs de l’état la réduction de la consommation énergétique dans 

l’habitat et aussi atteindre le confort en parallèle, parmi les manières qu’on peut les 

introduire on a l’amélioration de l’isolation 

1.2. La notion du confort thermique : 

Le confort thermique dans les endroits bâtis est devenu une question primordiale pour les 

ingénieurs architectes et énergéticiens. La notion du confort thermique a été discuté depuis 

les années trente plusieurs réflexions ont été posés par la littérature scientifique afin de 

pouvoir définir le confort thermique d’une manière bien précise.  

Les chercheurs ont généralement défini ce concept comme la condition de l'esprit qui 

exprime la satisfaction de l'environnement thermique  

De même, sont arrivé à définir cette notion comme l'état de l’esprit qui exprime la 

satisfaction de l'environnement thermique.  

En effet, ces deux citations illustrent l’idée selon laquelle le confort thermique reste un 

aspect essentiel concernant la satisfaction des occupants envers leur environnement  

Comme résultat on peut déduire que le confort thermique qui est l’état de satisfaction du 

corps vis-à-vis de son environnement thermique est un paramètre clé pour un milieu 

résidentiel sain et productif. Et que l'état de confort de l’habitant envers ces 

environnements thermiques dépend de l'interaction entre de multiples facteurs physiques, 

physiologiques et psychologiques. 

1.3. Les paramètres affectant le confort thermique : 

La sensation de confort thermique est fonction de plusieurs paramètres: 

- Les paramètres physiques d’ambiance, au nombre de quatre, sont la température de l’air, 

la température moyenne radiante, la vitesse de l’air, et l’humidité relative de l’air ;  

- Les paramètres liés à l’individu, ils sont multiples, on recense notamment deux 

paramètres principaux qui sont l’activité et la vêture de l’individu ;  
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1.4. Paramètres liés à l’ambiance extérieure : 

1.4.1. La température de l’air ambiant : 

La température de l’air, ou température ambiante (Ta), est un paramètre essentiel du 

confort thermique. Elle intervient dans l’évaluation du bilan thermique de l’individu au 

niveau des échanges convectifs, conductifs et respiratoires. Dans un local, la température 

de l’air n’est pas uniforme, des différences de températures d’air se présentent également 

en plan à proximité des surfaces froides et des corps de chauffe.  

1.4.2. La vitesse de l’air : 

La vitesse de l’air joue un grand rôle dans les échanges convectifs et évaporatoires, elle 

intervient dans la sensation de confort thermique de l’occupant dès qu’elle est supérieure à 

0,2 m/s. 

1.4.3. L’humidité relative de l’air : 

L’humidité relative de l’air influence les échanges évaporatoires cutanés, elle détermine la 

capacité évaporatoire de l’air et donc l’efficacité de refroidissement de la sueur.  

Entre 30% et 70%, l’humidité relative influence peu la sensation de confort thermique. 

Une humidité trop forte dérègle la thermorégulation de l'organisme car l'évaporation à la 

surface de la peau ne se fait plus, ce qui augmente la transpiration, le corps est la plupart 

du temps en situation d'inconfort . 

1.5. Paramètres liés à l’individu : 

1.5.1. La vêture : 

Les vêtements permettent de créer un microclimat sous-vestimental, à travers leurs 

résistances thermiques, en modifiant les échanges de chaleur, entre la peau et 

l’environnement. Leur rôle essentiel est de maintenir le corps dans des conditions 

thermiques acceptables, été comme hiver. La vêture a un rôle primordial d’isolant 

thermique, notamment en période hivernale et dans toutes les ambiances froides, ce rôle est 

pris en compte à travers la définition d’un indice de vêture, exprimé en Clo, caractérisant la 

résistance thermique d’un vêtement. 

1.5.2. L’activité : 

L’activité est un paramètre essentiel pour la sensation thermique de l’individu, définissant 

la quantité de chaleur produite par le corps humain, c'est-à-dire le métabolisme de 

l’individu. Dans le cas d’une très forte activité, elle peut être responsable de sensations 

d’inconfort chaud, même en présence de conditions météorologiques très favorables. 
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1.6. Paramètres liés aux gains thermiques internes : 

Le confort de l’espace est directement influencé par le taux de ces gains internes, on peut 

dire que ces apports sont inévitables dès lors que les locaux sont habités. Il faut noter 

cependant que ces apports sont variables selon le comportement des occupants, et qu’ils 

constituent donc un facteur d’aggravation de l’inconfort chaud, sur lequel les moyens 

d’action architecturaux sont limités. Seuls, une bonne ventilation et un comportement 

adéquat de l’occupant peuvent réduire ces apports ou leur influence sur la température 

intérieure.  

1.6.1. Le métabolisme humain : 

Le métabolisme (noté M) qui s’exprime en Met représente la quantité de chaleur, produite 

par le corps humain, par heure et par mètre carré de la surface du corps au repos ainsi que 

la chaleur produite par l’activité humaine (Tableau I.3) [14]. C’est une grandeur toujours 

positive non nulle, l’activité métabolique minimale vitale est évaluée à 0,7 Met, mais cette 

valeur est en fonction des paramètres physiologiques, notamment le poids, la taille, et le 

sexe. On peut distinguer trois niveaux de métabolisme [15]  

1.6.2. Métabolisme de base : 

Nécessaire à la vie, il concerne la position couchée à jeun (la digestion consomme de 

l’énergie). Pour une personne « normalisée », ce métabolisme est de l’ordre de 75W. 

1.6.3. Métabolisme de repos : 

C’est la chaleur minimale produite dans des conditions pratiques de repos du corps, par 

exemple en position assise, ce métabolisme est de l’ordre de 105 W. 

1.6.4. Métabolisme de travail : 

Qui dépend de l’activité physique, comme exemple le travail de bureau, ce métabolisme 

est de l’ordre de 105 à 140 W. 

1.7. Mesure du confort thermique : 

L’environnement thermique peut être défini suivant quatre paramètres : la température de 

l’air, la température de rayonnement, l’humidité de l’air et la vitesse de l’air. Ils doivent 

cependant être combinés avec l’activité et la vêture de l’individu pour caractériser les 

échanges thermiques entre l’homme et son environnement. À partir de ces paramètres, il 

existe de multiples modèles de caractérisation du confort, détaillés ci-après. 
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1.8. Le modèle de FANGER : PMV-PPD : 

Dans les années 1970, FANGER a déterminé une méthode d’analyse et d’évaluation du 

confort thermique. Cette méthode est à la base de la réglementation française (AFNOR, 

2006). Elle permet de déterminer analytiquement le confort thermique et de donner les 

conditions des ambiances thermiques considérées comme acceptables.  

Ce modèle a été réalisé suite à l’étude statistique d’expérimentations réalisées sur près de 

1300 personnes dans des chambres climatiques (les climats étaient donc homogènes). 

FANGER leur a demandé d’évaluer leur sensation thermique face à différentes ambiances 

thermiques et vêtus de vêtements « classiques » d’intérieur. 

Le confort thermique est déterminé grâce à un indice : le PMV (« PredictedMean Vote » 

ou « Vote Moyen Prévisible »). Il représente le vote moyen de la sensation thermique d’un 

groupe de personnes sur l’échelle de sensation à sept niveaux d’ASHRAE (cf. Chapitre 1-

II.3.2). Le PMV est basé sur le bilan thermique de l’être humain et peut être calculé grâce 

aux paramètres classiques de l’ambiance thermique (température de l’air, température 

moyenne de rayonnement, humidité de l’air et vitesse de l’air), l’activité et la vêture des 

individus. La sensation de confort est atteinte lorsque le bilan thermique est nul. Le vote 

moyen correspond alors à PMV = 0 avec une tolérance de ± 0,5 c'est-à-dire à une réponse 

de « ni chaud ni froid ». La formule empirique est la suivante : 

���= (0,303 exp (−0,036 �) +0,028)*� 

M :        Activité métabolique, W/m²  

L :        Écart dans le bilan thermique entre chaleur produite et chaleur cédée, W/m²  

� = �� −	
 − 3.05. 10���5733 − 6.99 ∗ �� −	
 − ��,���� − 0.42

∗ ��� −	
 − 58.15� − 17 ∗ 10�! ∗ � ∗ �5867 − ��,���
 − 0.0014

∗ ��34 − "#
 − 3.96 ∗ 10�$ ∗ %&' ∗ ��"&' + 273
 ∗ 4 − �") + 273
 ∗ 4�

− %&'. ℎ& ∗ �"&' − "#
 

W : Puissance fournie à l’extérieur, W/m²  

Pa, H2O : Pression partielle de vapeur d’eau, Pa 

Ta : Température de l’air ambiant, °C  

fCl : Facteur de surface de vêtement  

TCl : Température de la surface externe du vêtement, °C  

hC : Coefficient de transfert thermique par convection, W.m-2K-1  

Le PMV peut être calculé pour différentes ambiances thermiques, différents métabolismes, 

différents habits… Il existe également des abaques permettant de le déterminer. 
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1.9. L’isolation et le confort thermique 

Les parois froides d’une habitation, les zones perméables à l’air ou à l’eau, sont à la source 

d’une perte de bien-être, de déperditions thermiques et prolifération de l’humidité. Afin 

d’améliorer le confort thermique d’un logement, il importe donc de l’isoler 

convenablement. 

L’isolation des murs, des combles, l’isolation de toiture ou encore le remplacement des 

parois vitrées en double vitrage (ou en triple vitrage) sont des travaux qui permettent de 

conserver la chaleur produite par le système de chauffage du domicile. En parallèle, les 

flux d’air froid en provenance de l’extérieur sont stoppés, maintenant un niveau de 

température agréable à l’intérieur. 

Les différents matériaux isolants, qu’ils soient naturels, minéraux ou synthétiques, 

possèdent des propriétés plus ou moins efficaces par rapport aux trois types de 

transmission de chaleur. Pour une habitation écologique et respectueuse de la santé des 

occupants, il est préférable d’opter pour des matériaux isolants d’isolation issus du monde 

végétal ou animal. Notez qu’une isolation de qualité offre également d’améliorer le confort 

thermique à l’égard des grandes chaleurs de la saison estivale. 

L’ajout de dispositifs tels qu’une ventilation mécanique contrôlée, ou VMC, permet 

notamment de lutter contre la prolifération de l’humidité, à la source de moisissures donc 

de problèmes de santé pour les habitants. 

1.10. Les principes de l'isolation thermique : 

Pour isoler une enveloppe, trois manières d'isolation sont disponibles. Il s'agit de 

L'isolation intérieure, l'isolation extérieure et celle répartie. 

1.10.1. L'isolation intérieure : 

Figure 1- 1 : application d'une isolation intérieure source http://www.finexto.com/ 
 



 

Ce type d'isolation est largement utilisé grâce à ses multiples avantages. La facilité de 

mettre en œuvre représente un de ses bienfaits avec une application 

d'autres types d'isolation et ne nécessite pas l'intervention d'un professionnel.

Alors que ses inconvénients sont plus important car elle diminue l'espace habitable, 

supprime les bienfaits de l'inertie thermique, provoque la condensation d

n'élimine pas les ponts thermiques.

1.11.  L'isolation extérieure :

Figure 1- 2 : l'isolation par l'extérieur source 

Elle est plus performante que le premier type d'isolation grâce à la s

ponts thermiques, l'augmentation de l'effet de l'inertie thermique et La protection de la 

maçonnerie des intempéries et des variations de la température. L'isolation par l'extérieur 

est caractérisée aussi par son empêchement du froid

intérieures et la préservation des surfaces des espaces intérieurs.

Mais son inconvénient majeur reste son coût élevé et le besoin d'un professionnel pour son 

application. 

1.12. L'isolation répartie
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Ce type d'isolation est largement utilisé grâce à ses multiples avantages. La facilité de 

mettre en œuvre représente un de ses bienfaits avec une application 

d'autres types d'isolation et ne nécessite pas l'intervention d'un professionnel.

Alors que ses inconvénients sont plus important car elle diminue l'espace habitable, 

supprime les bienfaits de l'inertie thermique, provoque la condensation d

n'élimine pas les ponts thermiques. 

L'isolation extérieure : 

l'isolation par l'extérieur source http://www.iso-exterieure.fr/
 

Elle est plus performante que le premier type d'isolation grâce à la suppression de tous les 

ponts thermiques, l'augmentation de l'effet de l'inertie thermique et La protection de la 

maçonnerie des intempéries et des variations de la température. L'isolation par l'extérieur 

est caractérisée aussi par son empêchement du froid et de la chaleur d'arriver aux parois 

intérieures et la préservation des surfaces des espaces intérieurs. 

Mais son inconvénient majeur reste son coût élevé et le besoin d'un professionnel pour son 

L'isolation répartie : 
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Ce type d'isolation est largement utilisé grâce à ses multiples avantages. La facilité de 

mettre en œuvre représente un de ses bienfaits avec une application moins chers que 

d'autres types d'isolation et ne nécessite pas l'intervention d'un professionnel. 

Alors que ses inconvénients sont plus important car elle diminue l'espace habitable, 

supprime les bienfaits de l'inertie thermique, provoque la condensation des parois et 

exterieure.fr/ 

uppression de tous les 

ponts thermiques, l'augmentation de l'effet de l'inertie thermique et La protection de la 

maçonnerie des intempéries et des variations de la température. L'isolation par l'extérieur 

et de la chaleur d'arriver aux parois 

Mais son inconvénient majeur reste son coût élevé et le besoin d'un professionnel pour son 



 

Figure 1- 3 : l'isolation 
 

Elle est caractérisée par l'utilisation de l'isolation en tant que matériau de construction. Son 

rôle majeur est la stabilité de la construction, 

 

1.13. Isolation en polystyrène

Les travaux de rénovation thermique sont aujourd’hui le meilleur moyen de diminuer la 

facture énergétique lorsque ceux

effet, on a le choix pour bien isoler notre logement entre plusieurs matériaux dont on a 

choisi le polystyrène. 

1.13.1. Définition : 

Figure 1
 

Le polystyrène expansé (PSE)

qui donne un matériau léger de

phonique. Il s'agit d'un isolant léger, rigide et à cellules fermées. Le polystyrène expansé 

est disponible en plusieurs

forces de remblaiement. Cette structure à cellules fermées assure une

minimale et une faible permanence de la vapeur.

Utilisé couramment comme

1.13.2. Les avantages du polystyrène expa

• Léger et facile à poser.

• Aussi économique car son coût n’est pas élevé. 
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 répartie source http://isolation.maison-materiaux.com/

Elle est caractérisée par l'utilisation de l'isolation en tant que matériau de construction. Son 

rôle majeur est la stabilité de la construction, le remplissage et l'isolation en même temps

Isolation en polystyrène : 

Les travaux de rénovation thermique sont aujourd’hui le meilleur moyen de diminuer la 

facture énergétique lorsque ceux-ci sont effectués par des professionnels compétents. En 

n a le choix pour bien isoler notre logement entre plusieurs matériaux dont on a 

- 4 : Utilisation du polystyrène pour isoler 

(PSE) est obtenu à partir d'un mélange de polystyrène et de

léger de couleur blanche. Il est utilisé comme isolant

phonique. Il s'agit d'un isolant léger, rigide et à cellules fermées. Le polystyrène expansé 

est disponible en plusieurs résistances à la compression pour résister aux charges et aux 

forces de remblaiement. Cette structure à cellules fermées assure une

minimale et une faible permanence de la vapeur. 

Utilisé couramment comme isolant pour les murs, les fondations et les toitures

Les avantages du polystyrène expansé : 

Léger et facile à poser. 

Aussi économique car son coût n’est pas élevé.  
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materiaux.com/ 

Elle est caractérisée par l'utilisation de l'isolation en tant que matériau de construction. Son 

le remplissage et l'isolation en même temps. 

Les travaux de rénovation thermique sont aujourd’hui le meilleur moyen de diminuer la 

ci sont effectués par des professionnels compétents. En 

n a le choix pour bien isoler notre logement entre plusieurs matériaux dont on a 

est obtenu à partir d'un mélange de polystyrène et de gaz, 

isolant thermique ou 

phonique. Il s'agit d'un isolant léger, rigide et à cellules fermées. Le polystyrène expansé 

pour résister aux charges et aux 

forces de remblaiement. Cette structure à cellules fermées assure une absorption d'eau 

toitures. 
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• C’est l’idéal pour une isolation extérieure efficace, car ce matériau est reconnu pour 

être un très bon isolant thermique. 

• Ce type d’isolant est donc aisément manipulable avec une rapidité de pose qui 

séduit nombre de propriétaires.  

• Efficacité énergétique. 

• Force – Durabilité. 

• Pas de croissance des bactéries, ni de dégradation au fil du temps. 

• Stabilité dimensionnelle. 

 

1.13.3. Les bienfaits de l’isolation thermique : 

L’isolation thermique d’une maison permet de réaliser d’importantes économies sur la 

facture d’énergie, été comme hiver. Mais l’isolation thermique offre aussi l’avantage 

d’améliorer grandement le confort thermique à l’intérieur de l’habitat. 

L’isolation est également bénéfique pour l’environnement car, en réduisant les 

consommations, elle permet de préserver les ressources énergétiques et de limiter les 

émissions de gaz à effet de serre. 

Ainsi, l’isolation thermique est intéressante en termes de protection de l’environnement, de 

confort et d’économies financières. 

Une isolation thermique efficace avec des matériaux adaptés permet de résoudre tous les 

problèmes et de retrouver un habitat sain et confortable. Une température stable et 

régulière toute l’année, sans aucune variation, c’est la garantie du bien-être à la maison 

pour toute la famille. 

 

1.14. Etat de l’art : 

Articles et mémoires consultés  

1.14.1. Programme triennal d’efficacité énergétique 2011-2013″ : 

Ce premier projet pilote est déjà lancé par l’APRUE (Agence Nationale pour la Promotion 

et la Rationalisation de l’Utilisation de l’Energie) en partenariat avec le Ministère de 

l’Habitat. Pour sa mise en œuvre, des conventions ont été signées avec la Caisse Nationale 

du Logement (CNL) et  les OPGI (Offices de Promotion et de Gestion Immobilière) de 11 

wilayas, couvrant l’ensemble des zones climatiques du pays.  

Les actions de maîtrise de l’énergie proposées pour ce secteur portent notamment sur 

l’introduction de l’isolation thermique des bâtiments qui permettront de réduire la 
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consommation d’énergie liée au chauffage et la climatisation d’un logement d’environ 

40%. 

L’impact de l’isolation thermique sur les performances thermiques et énergétiques des 

bâtiments résidentiels Cas de MACOMAES à Oum ElBouaghi 2016 : 

Evaluation des performances thermiques du bâtiment après isolation extérieure de 

l’enveloppe et l’isolation du toit. 

1.14.2. Simulation de l’effet de l’isolation thermique des bâtiments Cas 

du centre psychopédagogique SAFAA à Oujda : 

Le but de cet article, est l'étude thermique et énergétique du centre psychopédagogique 

'SAFAA' qui se situe dans la ville d'Oujda (Maroc). A ce propos, des simulations ont été 

effectuées à l'aide du logiciel de simulation du comportement thermique en régime 

dynamique 'TRNSYS 16' avec le modèle numérique type 56. Ce projet vise l'introduction 

des matériaux isolants dans un bâtiment afin d'améliorer le confort thermique et de réduire 

l'énergie consommée. 

1.14.3. La réhabilitation énergétique Le rôle de l’isolation dans 

l’amélioration du confort thermique, cas service de la pédiatrie EPH 

DjilaliBelkhenchir : 

L’objectif principal de cette recherche consiste à améliorer le confort thermiqueDu local 

d’étude ainsi que la réduction de la consommation énergétique à travers une intervention 

de réhabilitation thermique qui prend en charge les principes de l’architecture 

bioclimatique isolation  Thermique et inertie pour le stockage d’énergie. 
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2.1. Situation géographique

La wilaya de BATNA est située dans la partie

de l'Atlas tellien et de l'Atlas saharien. Les wilayas limitrophes sont : Oum El Bouaghi, 

Mila et Sétif au Nord, Khanchela à l’Est, M’sila à l’Ouest et Biskra au Sud

 

Figure 
 

2.2. Caractéristiques du site

Informations géographique concernant la

Coordonnées géographiques 

de Batna 

Superficie de Batna 

Altitude de Batna 

Climat de Batna 
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Situation géographique : 

wilaya de BATNA est située dans la partie Est de l’Algérie, (voir Fig.: 2

de l'Atlas tellien et de l'Atlas saharien. Les wilayas limitrophes sont : Oum El Bouaghi, 

anchela à l’Est, M’sila à l’Ouest et Biskra au Sud

Figure 2-1 : Situation de la ville de Batna 

Caractéristiques du site : 

Informations géographique concernant la ville de Batna. 

Coordonnées géographiques Latitude: 35.55, Longitude: 6.17 35° 33

12″ Est 

8 500 hectares 85,00 km² 

Minimale 900 m, Maximale 1 036 m, Moyenne 968 m

Climat semi-aride sec et froid (Classification de 

Köppen:BSk) 

Présentation du cas d’étude 
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Est de l’Algérie, (voir Fig.: 2.1) à la jonction 

de l'Atlas tellien et de l'Atlas saharien. Les wilayas limitrophes sont : Oum El Bouaghi, 

anchela à l’Est, M’sila à l’Ouest et Biskra au Sud,  

Longitude: 6.17 35° 33′ 0″ Nord, 6° 10′ 

Minimale 900 m, Maximale 1 036 m, Moyenne 968 m 

aride sec et froid (Classification de 
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2.3. Météo habituelle à Merouana : 

À Merouana, les étés sont court, très chaud et dégagé dans l'ensemble ; les hivers sont 

long, très froid et partiellement nuageux ; et le climat est sec tout au long de l'année. Au 

cours de l'année, la température varie généralement de -0 °C à 33 °C et est rarement dans 

les semaines les plus chaudes ou froides inférieure à -3 °C ou supérieure à 37 °C. 

2.4. Classification de la ville de Batna selon la classification thermique du 

DTR (3-2) des communes de L’ALGERIE  

 
Figure 2-2 : Classification de la ville de Batna 

 

2.5. Description du logement étudié 
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Notre choix c’est une maison RDC d’une surface habitable de 170 m2  

Comprendun séjour, un salon, cuisine,hall,SDB, WC et deux cours 

 

2.6. Plan architecturale de la maison : 

Figure 2-3 : Classification de la ville de Batna 

 



 

Figure 2

 

2.7. Caractéristiques du cas étudié

2.7.1. Compositions des murs extérieures

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.2. Compositions des murs intérieurs
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2-4 : Visualisation 3D de la maison étudiée 

iques du cas étudié 

Compositions des murs extérieures 

 

Compositions des murs intérieurs 
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2.7.3. Composition du plancher bas 

 

 

 

 

2.7.4. Composition de la toiture 

 

2.8. Vérification de la conformité du bâtiment avant l’isolation 

2.8.1. Les surfaces des pièces de la maison :  

Espaces Surface 
 

 
Cuisine 

SDB et W.C 
17.41+� 

5.89 + 2.92 = 8.81+� 

 

Séjour 
hall 

garage 

29.06+� 
22.38+� 
16.03+� 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
Tableau 2

 

 

 

2.8.2. Caractéristiques des éléments constrictifs

Tableau 
 

 

 

 

 

Chambre 01
Chambre 02

Type d’ouvertures Dimensionnement

portes en bois  

fenêtres  en bois 
 
 

Longueur =

Chapitre 2 : Présentation du cas d’étude

2-1 : Calcule Les surfaces des pièces de la 

Caractéristiques des éléments constrictifs :  

Tableau 2-2 :  Dimensionnement des ouvertures 

Chambre 01 
Chambre 02 

 
 

25.31+� 
20.58+� 

 

Dimensionnement illustration 

Longueur =2.2 m 
Largeur =0.9 m 

Surface= 1.98 m2 

 

Longueur =130cm 
Largeur =120cm 
Surface= 1.56 m2 
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Tableau 2-
 

 
 
 
 
 
 

Les pièces 

Murs extérieurs  

Murs intérieures  

Toitures 

Plancher bas 

 
Composition 

 
Matériaux

 

Chapitre 2 : Présentation du cas d’étude

-3 : Les compositions et les caractéristiques 

Les compositions et les 
caractéristiques  

Brique 15 cm 
Brique 10 cm 

Enduit plâtre 0.1 cm 
Enduit extérieur 0.1 cm 

 

Brique creuse 10 cm 
Enduit plâtre 0.1cm 
Enduit plâtre 0.1 cm 

Carrelage 2 cm 
Mortier 4 cm 

Béton lourd 4 cm 
Hourdis de 16 en béton 16 cm 

Lame d’air 20 cm 
Faux plafond 4 cm 

 

Carrelage 2cm 
Mortier 2 cm 

Béton lourd 5 cm 
Terre sèche 25 cm 

 

Matériaux 
Conductivité 
thermique λ 

(w/m.co) 
 

Résistances  
Thermique R 

(m.co/w) 
R=e/λ 
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illustration 

 

 

Coefficient de 
transmission surfacique 

K (w/m2.co)   
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2.8.3. Calcul de K coefficient de transmission surfacique (w/m
2
c°) selon 

DTR: 

 

Tableau 2-4 : coefficient de transmission surfacique (w/m2c°) selon DTR 
2.8.4. Calculs des déperditions de référence : Selon DTR : 

�
 La maison : d’une surface habitable de 170 m2 

� La région : MEROUANA  (wilaya de BATNA) :  

Selon DTR c’est la zone D : a=2.40,  b=3.40,  c=1.40,  d=3.50,  e=4.5    

Alors ; 

 
 

Mur extérieur 
 

Brique 15 cm 
Brique 10 cm 

Enduit plâtre 0.1 cm 
Lame 5 cm 

Enduit extérieur 0.1 cm 
 

λ= 0.28w/m.co 
λ= 0.28w/m.co 
λ=0.35w/m.co 
λ=0.31w/m.co 

λ=1.15w/m.co 

R=0.31 
R=0.21 

R=0.003 
R=0.16 
R=0.00 

 

 
1/hi+1/he= 0.17 m2.oc/w 

Req=0.87 
K=1/R=1.15 

Mur intérieur  
 
 
 
 

Enduit plâtre 0.1cm 
 

Brique creuse 10 cm 
 

Enduit plâtre 0.1 cm  
 

λ=0.35 w/m.co 

 
λ=0.28w/m.co 

 
λ=0.35w/m.co 

R=0.003 
 

R=0.21 
 

R=0.003 

1/hi+1/he= 0.17 m2.oc/w 
 

Rt= 0.38 
 

K=1/R=2.63 

 
 
 

Le Plancher bas 
 
 
 
 
 

 
Carrelage  E=2cm 

 
Mortier ciment : E=2 cm 

 
Béton : E=5cm 

 
Terre sèche  E=25 cm 

 
λ=1.7 w/m.co 

 
λ= 1.15w/m.co 

 
λ=1.75w/m.co 

 
λ=0.75w/m.co 

 
R=0.01 

 
R=0.02 

 
R=0.03 

 
R=0.33 

1/hi+1/he= 0.14m2.oc/w 
 

Rt=0.53 
 

K= 1/R=1.88w/m2.co 

 
 
 

Toiture 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carrelage : E=2cm 
 

Mortier ciment E=4 cm 
 

Béton : E=4cm 
 

L’Hourdi : E=16 cm 
 

L’âme d’air : E=20 cm 
 

Faux Plafond E=4 cm 

λ=1.7w/m.co 

 
λ=1.15w/m.co 

 
λ= 1.23w/m.co 

 
λ= 1.23w/m.co 

 

λ=1.24 w/m.co 

 

λ= 0.35w/m.co 

R=0.01 
 

R=0.03 
 

R=0.02 
 

R=0.13 
 

R=0.16 
 

R=0.11 

 
1/hi+1/he= 0.14m2.oc/w 

 
Rt=0.66 

 
 
 

K=1/R=1.66w/m2.co 
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Dr=S1*a+S2*b+S3*c+S4*d+S5*e. 

Dr=152.6*2.4+3.4*152.6+175.68*1.4+10.39*3.5+12*4.5= 1221.397W/°C. 

 
Déperditions de référence =1221.397 W/°C 

 

 
2.8.5. Calcul des déperditions de base 

Calcul des déperditions surfaciques  

Ds= A*k. 

Pour les murs extérieurs  

Surface des murs extérieurs : 

S=St-Sp-Spf-Sf 

St = surface totale 

Sp = surface des portes 

Spf = surface de la porte fenêtre  

Sf = surface des fenêtres 

St= (10+17+2.8+2.8+10+3.85+3.85+1.15+17+1.2+1.2)*2.8 

St=70.64*2.8=197.8 m² 

S=197.8-1.56*6-1.98-2.64-5.5-2.64= 175.68 m². 

Ds = 1.17*183.784=215.02 W/°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.6. Calcul des déperditions surfaciques : 

Tableau 2-5 : Tableau de déperdition 

Composition et 
.ouverture 

Surface Coefficient de 
transmission 
surfacique (K) 

Ds Déperditions 
(W/C°)  

Toiture 152.51 m2 1.47 74
2.2
78 224.19 
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2.8.7. Calcu

l des 

déperdition

s de base (de la maison)(avant le isolation): 

DS= A*k. 
DLNC=tau*(∑ (k*A). 
DL= 20% DS 

Dt = 1545.005 W/°C 
2.8.8. Vérification par rapport aux déperditions de référence : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donc notre maison est règlementaire après l’isolation 
 
 
 

 
 
 

 
 

2.8.9. Apres l’isolation : 

K de la toiture :  
K=0.37 
Coefficient des murs extérieurs : 
K= 0.51 

Plancher bas  152.51 m2 1.38 210.46 

Mur extérieure  175.68 m2 1.1 193.248 

Porte fenêtre 
extérieure 

2.64 m² 4.5 11.88 

Fenêtre extérieure 9.36 m² 5 46.8 

Porte extérieure 1.98 m2 3.5 6.93 

Porte extérieure 
métal 

8.41 m² 5.8 48.77 

Mur intérieure  109.66 m2 2.016 283.15w
/

C
° 

221.07 

Porte intérieure 17.82 m² 3.5 62.37 

 

Dt ≤Dr*1.05 alors : Dr=1221.397*1.05=1282.46 
W/°C 

(À vérifier) 1545.005W/°C≤1282.46 W/°C  
Résultat non vérifié. 
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2.8.10. Calcul des déperditions de base (de la maison): 

DS= A*k. 
DLNC=tau*(∑ (k*A). 
DL= 20% DS 

Dt = 1010.11+141.75= 1151.75 W/°C 
2.8.11. Vérification par rapport aux déperditions de référence : 

 

Dt≤Dr*1.05 alors : Dr=1221.397*1.05=1282.46 
W/°C 

(À vérifier) 1151.75 W/°C≤1282.46 W/°C  
Résultat vérifié. 
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3.1. Introduction : 

Afin d’étudier le comportement thermique de notre cas d’étude, on a opté pour l’utilisation 

du logiciel Pleiades + Comfie 2.3, qui sert à calculer d’une façon précise les flux 

thermique). 

3.2. Définition de la modélisation : 

La simulation thermique dynamique simule au pas de temps horaire le métabolisme du 

bâtiment en fonction de la météo, de l’occupation des locaux. 

La simulation permet de nous donner trois réponses : 

1-Evolution des températures. 

2-taux d’inconfort. 

3-Besoins et consommation en chauffage et climatisation,. 

La STD permet de prendre en compte l’inertie thermique du bâtiment ; les ponts 

thermiques, le comportement des usagers, la stratégie de régulation et de mener les études 

de sensibilités afférentes. Elle permet donc d’identifier et de quantifier l’impact des 

différentes fuites énergétique (pontes thermiques, infiltration, ventilation….) afin de 

valider les concepts et solutions technique retenues. 

3.3. Présentation des logiciels utilisés : 

 

3.3.1. Pleiades + Comfie : 

Il intègre plusieurs bibliothèques de données thermiques sur les matériaux et les éléments 

constructifs, les menuiseries, les états de surface, les albédos et les écrans végétaux. Le 

logiciel comprend aussi des bibliothèques de modes de gestion du bâtiment étudié selon un 

scénario horaire pour une semaine-type (occupation, apports internes, température de 

consigne de chauffage ou de climatisation, gestion des occultations. 

3.3.2. Alcyon : 

Alcyon permet de réaliser la saisie graphique et l’affichage 3D de bâtiments dans 

l’environnement PLEIADES aussi bien pour la simulation thermique dynamique que pour 

le calcul réglementaire. 
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3.3.3. MeteoNorm7 : 

Est un outil de référence qui s’appuie sur plus de 25 années d’expérience dans les bases de 

données météorologiques Ce logiciel contient une base très exhaustive de

météorologiques mais également des algorithmes permettant de créer, à partir des valeurs 

mesurées, des fichiers météo dans n’impor

3.4. Processus d’application des logiciels 

3.4.1. sous logiciel méteonorme version 7 :

Création d’un fichier météorologique
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Est un outil de référence qui s’appuie sur plus de 25 années d’expérience dans les bases de 

données météorologiques Ce logiciel contient une base très exhaustive de

météorologiques mais également des algorithmes permettant de créer, à partir des valeurs 

mesurées, des fichiers météo dans n’importe quel endroit sur le globe. 

Processus d’application des logiciels Conclusion : 

sous logiciel méteonorme version 7 : 

Création d’un fichier météorologique : 
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Est un outil de référence qui s’appuie sur plus de 25 années d’expérience dans les bases de 

données météorologiques Ce logiciel contient une base très exhaustive de données 

météorologiques mais également des algorithmes permettant de créer, à partir des valeurs 
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Figure 3-1 : Création d’un fichier météo sous méteonorme 
 
 

 
3.4.2. SOUS PLEIADES: 

Création du matériau : 

Figure 3-2 : Création d’un matériau et élément 
 

Composition des éléments constructifs : 

Figure 3-3 : Composition du mur extérieur 
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Figure 3-4 : Composition du mur extérieur avec isolation 

 

Figure 3-5 : Composition du murintérieur 

Figure 3-6 : Composition du plancher bas 
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Figure 3-7 : Composition du Toiture 
 

Type des ouvertures : 

Figure 3-8 : Caractéristique du porte garage 
 

Figure 3-9 : Caractéristique de la porte-fenêtre 
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Figure 3-10 : Caractéristique de porte extérieur 

Figure 3-11 : Caractéristique de fenêtre double vitrage 

Figure 3-12 : Caractéristique de fenêtres 
 
 
 
 
 
 



 

 

Identification de la station Météorologique :

Cette étape  permet d’utiliser les paramètres météorologiques du site d’étude

Figure 3-13 : identification de la station météorologique sous 
 

3.4.3. SOUS ALCYONE:

Figure 3-14 : Insertion des éléments constructifs sous Alcyone
 

 

Chapitre 3 : Logiciels et étapes de simulation

Identification de la station Météorologique : 

Cette étape  permet d’utiliser les paramètres météorologiques du site d’étude

identification de la station météorologique sous pleiades

SOUS ALCYONE: 

Insertion des éléments constructifs sous Alcyone
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Cette étape  permet d’utiliser les paramètres météorologiques du site d’étude. 

pleiades 

Insertion des éléments constructifs sous Alcyone 
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� Dessin du plan sous Alcyone 1.0: 

� Caractéristiques des murs. 
� Caractéristiques des ouvrants. 
� Identification des pièces. 

Identification des zones:chambre 1, chambre 2, cuisine, séjour, SDB, W.C, garage, hall et 
l’entrée. 

� Identification de la position Nord : 

Figure 3-15 : Création du plan sur Alcyone 
 
� Exporter vers pleiades : 
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Figure 3-16 : Exportation du plan vers Pleiades 
3.4.4. Définition des scénarios : 

• Scenario d’occupation. 

• Scenario de ventilation. 

• Scenario de puissance dissipée. 

• Scenario d’occultation 

� Scénarios d’occupation : 

Le scénario d’occupation : permet de déterminer le nombre d’utilisateurs du logement ainsi 

que le taux de fréquentation de l’espace par heure, le but de ce scenario est de déterminer 

les apports internes produits par les occupants de la maison étudiée. 

La maison est occupée par une famille de 5 personnes (2 parents + 3 enfants).  

� Scenario de 5 personnes dans la zone 1 : à définir le séjour. 

� Scenario de 5 personnes dans la zone 2 : à définir les chambres. 

� Scenario de 5 personnes dans la zone 3 : à définir le cuisine. 

� Scenario de 5 personnes dans la zone 4 : à définir le WC+SDB. 



 

 

Scenario d’occupation proposé pour la  zone (1

 

Figure 3-17 : Scenario d
 

 

 

Scenario d’occupation proposé pour la zone (2)

 
Figure 3-18 : Scenario d’o
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Scenario d’occupation proposé pour la  zone (1) le séjour: 

Scenario d’occupation proposé de la 1ere zone « séjour

Scenario d’occupation proposé pour la zone (2) : 

Scenario d’occupation de 2éme zone « les chambres
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:   

séjour » 

ccupation de 2éme zone « les chambres» 



 

 

Scenario d’occupation proposé pour la zone (3

 

Figure 3-19 : Scenario d’o
 

 

Scenario d’occupation proposé pour la zone
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cupation proposé pour la zone (3) : 

Scenario d’occupation de 3éme zone « Cuisine

cupation proposé pour la zone (4) : 
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Cuisine» 



 

 

 

Figure 3-20 : Scenario d’o
 

� Scénarios d’occult

Figure 
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Scenario d’occupation de 4éme zone « SDB+WC

Scénarios d’occultation : 

Figure 3-21 : Scenario d’occultation hiver 
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ccupation de 4éme zone « SDB+WC» 



 

 

 

Figure 

� Scénarios d’ventilation
Il existe troi scénarios de ventilation externe

durant 10h à 12h, un scénario d’été ou le bâtiment 

ventilation avec consigne le bâtiment est ventilé tout la journée 20%

Scénario de ventilation d’hiver de la semaine 42 à la semaine 11

Scénario de ventilation d’été de la semaine 11

Scénario de ventilation de consigne tout les semaines

Figure 
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Figure 3-22 : Scenario d’occultation été 

ventilation : 
scénarios de ventilation externe : un scénario d’hiver ou le bâtiment est ventilé 

scénario d’été ou le bâtiment est ventilé 20 % que la nuit à (100

ventilation avec consigne le bâtiment est ventilé tout la journée 20% 

ilation d’hiver de la semaine 42 à la semaine 11 

ntilation d’été de la semaine 11 à la semaine 42 incluse.  

Scénario de ventilation de consigne tout les semaines.  

Figure 3-23 : Scenario d’ventilation hiver 
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: un scénario d’hiver ou le bâtiment est ventilé 

que la nuit à (100%
 et 
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Figure 3-24 : Scenario d’ventilation avec consigne été ou hiver 

 
Figure 3-25 : Scenario d’ventilation été 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

� Scénarios de puissance dissipée

Scenario de puissance dissipée proposé pour la zone (1

• Lampe de 33 watts

• TV+ démodulateur (100+100 watts)

 
Figure 3-

Scenario de puissance dissipée proposé pour la zone (2

 lampes (33 watts) 
 TV+ démodulateur (100+100 watts)

 
Figure 3-
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de puissance dissipée : 

de puissance dissipée proposé pour la zone (1) : 

Lampe de 33 watts. 

TV+ démodulateur (100+100 watts) pour le séjour 

-26 : Scénario puissance dissipée de séjour 
de puissance dissipée proposé pour la zone (2) : 

TV+ démodulateur (100+100 watts) pour la chambre  

-27 : Scénario puissance dissipée de séjour 
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Scenario de puissance dissipée proposé pour la zone (3) : 

• Lampe de 33 watts 

• Réfrigérateur : 77 watts. 

• Four à gaz : 300watts. 

 
Figure 3-28 : Scénario puissance dissipée de séjour 

Scenario de puissance dissipée proposé pour la zone (4) : 

Une lampe de 33W. 

 
Figure 3-29 : Scénario puissance dissipée de séjour 
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� Zonage thermique : 

 
Figure 3-30 :  Zonage thermique 

 

� Lancement de simulation : 

Pour finir il ne reste plus qu’à lancer une simulation, les résultats seront affichés dans le 

chapitre suivant. 

 
Figure 3-31 : Lancement de la simulation 

3.5. Conclusion 
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Dans ce chapitre, nous avons défini la simulation thermique dynamique, présenté les 

différents logiciels utilisé, aussi décrit toutes les étapes de simulation effectuées. 

Les résultats des différentes simulations seront cités et discutés dans le prochain chapitre. 
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4.1. Introduction : 

La gestion énergétique du l’habitat consiste un enjeu majeur afin d’optimiser la 

consommation énergétique tout en améliorant son confort. 

La simulation thermique dynamique permet de modéliser les bâtiments et mesurer l’impact 

de chaque élément constructif sur le niveau de performance énergétique de l’habitat. 

Dans ce chapitre, nous présentons les résultats obtenus après simulation ainsi que les 

discussions. 

4.2. Simulation de l’habitat actuel : 

Cette simulation consiste à simuler le fonctionnement de cet habitat tell quel est, afin de 

connaitre ces besoins énergétique, après on passera vers la simulation après avoir amélioré 

son isolation. 

4.2.1. Simulation hivernale sans consigne thermostat : 

Scenarios de fonctionnement intégrés dans tous les simulations : 

� Scenario d’occupation. 
� Scenario de ventilation  
� Scenario de puissance dissipée. 
� Scenario d’occultation. 

Sans isolation :  

Résultats de simulation : 
Voici ci-dessous les résultats obtenus après lancement de simulation avec 
Pleiades+Comfie : 

 
Figure 4-1 :  Simulation d’Hiver sans consigne sans isolation 
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Synthèse : 
D’après les résultats obtenus, nous remarquons que les besoins en chauffage sont nuls car 

la consigne de thermostat n’est pas intégrée dans cette simulation. 

Pour toute la période hivernale, la température maximale dans le séjour atteint jusqu’à 

24.99° et diminue jusqu’à 2.87° et pour les chambres peut atteindre une température 

maximale de 23.91° et minimale de 3.18°. 

 

 

Visualisation graphique : 

 
Figure 4-2 : Evolution de température en hiver pendant la semaine la plus froide (figure 4-1) 

 

Synthèse : 
On constate que malgré les températures à ces zones est plus importantes par rapport à 

celles à l’extérieur mais restent insuffisantes et le confort n’est pas assuré. Dans la 

simulation suivante on va voir les résultats après introduire de l’isolation. 

Apres l’isolation :  

Paramètres d’étude : 
Isolation extérieures des parois, isolation des planchers, choix d’ouvertures performantes a 

double vitrage : 

Résultats de simulation : 
Voici ci-dessous les résultats obtenus après lancement de simulation 
avecPleiades+comfie :  
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Figure 4-3 :  Simulation d’Hiver sans consigne avec isolation 

Synthèse : 
D’après les résultats obtenus, nous remarquons que les besoins en chauffage sont  nuls car 

la consigne de thermostat n’est pas intégrée dans cette simulation. 

Pour toute la période hivernale, la température maximale peut atteindre 22.71° dans le 

séjour et environ 22.3 dans les chambres et diminue jusqu’au 3.68° et 4.37° dans ces zones 

consécutivement 

 

Visualisation graphique : 
 

 
Figure 4-4 : Evolution de température en hiver pendant la semaine la plus froide de la 

simulation (figure 4-3) 
 

Synthèse : 
On constate que la température à l’intérieur des zones pour les deux simulations 

précédentes  n’est pas conforme aux normes de confort (20°C-24°C) ce qui impose 

l’inconfort ; par conséquent l’occupant ne supporte pas de vivre dans ces conditions. 

Donc cela reste insuffisant car la température de confort n’est pas atteinte, alors il nécessite 

de faire une autre simulation en intégrant la consigne thermostat afin de déterminer les 

besoins en chauffage et d’évaluer l’évolution de la température. 
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Comparaison : 

 
Figure 4-5 : Histogramme de comparaison de température (hiver sans isolation sans consigne) 

Synthèse de comparaison : 
On remarque qu’après l’isolation la température maximale a diminué de24.9°C à 22.7°C et 
la température minimale a augmenté de 3°C jusqu’à environ 4 °C, donc l’écart entre les 
deux températures a diminué. 
 
 
 
4.2.2. Simulation hivernale avec consigne de thermostat : 

Scenarios de fonctionnement intégrés dans tous les simulations : 
� Scenario d’occupation. 
� Scenario de ventilation  
� Scenario de la consigne de thermostat chauffage 
� Scenario d’occultation. 

Avant l’isolation : 

Résultats de simulation : 
Voici ci-dessous les résultats obtenus après lancement de simulation avec 

Pleiades+comfie : 

 

Figure 4-6 : Simulation d’Hiver avec consigne sans isolation 
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Synthèse : 
D’après les résultats obtenus, et après l’intégration de la consigne de thermostat les 

températures ont augmenté et le confort est atteint par rapport aux cas précédents, est qui a 

été assure par une puissance de chauffage de 6296 W, pour les besoins en chauffage sont 

estimés à 14269 kWh. 

Visualisation graphique : 

Figure 4-7 : Evolution de température en hiver pendant la semaine la plus froide  (figure 4-6) 
 

 

Synthèse : 
Selon le graphique, les températures sont acceptables par rapport aux simulations 

précédentes, malgré les températures à l’extérieur  baissent jusqu’à 0°C et moins, le 

confort est atteint ; et on remarque que pendant cette semaine la plus froide les 

températures baissent de temps en temps de 20°C jusqu’à 18 °C. 

Apres l’isolation : 

Paramètres d’étude : 
Isolation extérieures des murs, isolation du plancher haut, choix d’ouvertures performantes 

a double vitrage. 

Résultats de simulation : 
Voici ci-dessous les résultats obtenus après lancement de simulation avec Pleiades+comfie  



Chapitre 4 : Résultat et discussion 

 

 46 

 

Figure 4-8 : Résultats de la Simulationhiver avec consigne avec isolation 
Synthèse : 
D’après les résultats obtenus, et après intégration de la consigne de thermostat les 

températures  sont acceptables et le confort est  atteint dans toutes les zones, le confort 

dans cette simulation est  assuré par une puissance de chauffage de 5574 W ainsi les 

besoins en chauffage sont à 9237 kWh. 

Visualisation graphique : 

 
Figure 4-9 : Evolution de la température pendant la semaine la plus froide (figure 4-8) 
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Figure 4-10 : La puissance de chauffage pendant la semaine la plus froide (figure 4-8) 

 

Synthèse : 
 D’après les graphes on voit que la température dans les zones de confort reste constante 

(20 °C) et les besoins de chauffages diminuent par rapport à la simulation précédente. 

Comparaison : 

Comparaison des puissances et besoins de chauffage 

Figure 4-11 :  Histogramme de comparaison des puissances et besoins de chauffage (avant et 
après isolation) 

Synthèse de comparaison : 
On constate que après l’isolation les besoins de chauffage ont diminué de 

14269kWh jusqu’à 9237 kWh, et la puissance de chauffage de 6296 W à 5574 W. 
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4.2.3. Simulation dans la période d’été sans consigne de la climatisation : 

� Scenario d’occupation. 
� Scenario de ventilation  
� Scenario de la consigne de thermostat chauffage 
� Scenario d’occultation. 

Sans isolation 

Résultats de la simulation : 
Voici ci-dessous les résultats obtenus après lancement de simulation avec Pleiades+comfie 

 
Figure 4-12 : Résultats de la  Simulationété sans consigne sans isolation 

Synthèse :  
D’après le graphe on voit que la température dans le séjour peut atteindre jusqu’à 41.45°C 

et diminuer jusqu’à 5.24 °C, et pour les chambres peut atteindre 40.31 °C comme 

température maximale et 5.89 °C comme température minimale. 

Et les puissances de chauffage et les besoins sont nuls car la consigne de la climatisation 

n’est pas intégrée. 

Visualisation graphique :  
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Figure 4-13 : Evolution de la température pendant la semaine la plus chaude pour  (figure 4-
12) 

Synthèse : 
Les températures varient entre 30 °C et 41 °C, On constate que la température à l’intérieur 

des zones n’est pas conforme aux normes de confort ce qui impose l’inconfort ; par 

conséquent l’occupant ne supporte pas de vivre dans ces conditions. 

Apres l’isolation : 

Paramètres d’étude : 
Isolation extérieures des murs, isolation de la toiture, choix d’ouvertures performantes a 

double vitrage 

Résultats de simulation : 
Voici ci-dessous les résultats obtenus après lancement de simulation avec Pleiades+comfie  

 
Figure 4-14 : Résultats de la  Simulationété sans consigne avec isolation 

Synthèse : 
D’après les résultats obtenus, nous remarquons que les besoins en climatisation sont nuls 

car la consigne de thermostat n’est pas intégrée dans cette simulation. 

Pour toute la période d’été, la température maximale dans le séjour atteint jusqu’à 36.64°C 

et diminue jusqu’à 5.48°C et pour les chambres peut atteindre une température maximale 

de 36.71° et minimale de 6.18°C. 

Visualisationgraphique : 

 
Figure 4-15 : E
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on (figure 4-14) 
Synthèse : 
On voit que les températures dans les zones de confort (séjour et les chambres) varient 

entre 31°C et 37 °C 

Pas une grande variation par rapport à la simulation précédente. 

Comparaison :  

 
Figure 4-16 : Histogramme  de comparaison de la température du séjour 

 
Figure 4-17 : Histogramme de comparaison de la température des chambres 

Synthèse de comparaison : 
D’après les histogrammes on voit que la température maximale dans le séjour a diminué de 

41.45°C à 36.64°C et dans les chambres de 40.31°C à 36.7°C. Donc une diminution  de 4 à 

5 °C. 
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4.2.4. Simulation dans la période d’été avec la consigne de climatisation : 

Scenarios de fonctionnement intégrés dans tous les simulations : 

� Scenario d’occupation. 
� Scenario de ventilation  
� Scenario d’occultation. 
� Scenario de climatisation 
 
 
 

Sans l’isolation : 

Résultats de la simulation : 
Voici ci-dessous les résultats obtenus après lancement de simulation avec Pleiades+comfie 

 

Figure 4-18 : Résultats de la  Simulationété sans isolation avec consigne 

Synthèse : 
On voit que la température peut atteindre une température maximale de 29.45°C dans le 

séjour, et de 28.22°C dans les chambres avec une température moyenne de 22.17°C 

Visualisation graphique : 

 

Figure 4-19 : Evolution de la température pendant la semaine la plus chaude  pour La 
simulation (figure 4-18) 
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Synthèse : 
D’après le graphe on constate que la température dans les zones de confort (séjour et 

chambres) reste constante à 24°C et donc le confort est réalisé. 

Apres l’isolation : 

Paramètres d’étude : 

Isolation extérieures des murs, isolation de la toiture, choix d’ouvertures performantes a 

double vitrage  

1.1.1.1 Résultats de simulation : 

Voici ci-dessous les résultats obtenus après lancement de simulation avec Pleiades+comfie  

 

 
Figure 4-20 : Résultats de la  Simulationn° :08 

 
Synthèse : 

On voit que la température maximale dans le séjour est de 24°C et aussi de 24°C dans les 

chambres et c’est la température du confort 

Visualisation graphique : 
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Synthèse : 

D’après le graphe on constate que la température dans les zones de confort (séjour et 

chambres) reste constante à 24°C et donc le confort est réalisé. 

Comparaison : 

 

Figure 4-21 : Histogramme de comparaison des besoins et puissances de climatisation 

 
Figure 4-22 : Histogramme de comparaison de la température dans le séjour 

Synthèse de la comparaison : 
D’après les histogrammes on voit que les besoins de climatisation ont diminué de 10840 

KWh jusqu’à 5451 KWh après l’isolation et la température de environ 29.4 jusqu’à 24 ce 

qu’elle est la température du confort. 

4.3. conclusion : 

D’après les simulations et les résultats faits on a conclu qu’après l’ajout de l’isolation on a 

réussi à diminuer les températures dans l’été et on a réussi aussi à réduire les besoins en 

chauffage et climatisation. 
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Le travail que nous avons entrepris a porté sur « amélioration de l’isolation de notre 

maison », notre choix s’est porte sur un logement conçu dans le cadre de notre projet de fin 

d’études situe à Batna. 

A travers notre étude, on a essayé d’intégrer un matériau isolant qu’il peut satisfaire les 

besoins de l’occupant et en même temps réduire la consommation en énergie fossile. 

On a étudié le comportement thermique du bâtiment a l’aide d’un logiciel de simulation 

thermique dynamique Pleiades-Comfie version 2.3, cet outil de simulation prend en 

considération les conditions météorologiques du site étudié 

Notre étude a permis d’atteindre les objectifs suivants : 

Vérification de la conformité du bâtiment selon le document technique règlementaire (D.T 

.R.C3 2). 

L’étude du comportement thermique dynamique du logement à l’aide d’un logiciel(STD), 

qui a permis d’identifier les besoins pour assurer le confort. 

Réduction de la consommation énergétique du bâtiment pour le chauffage et la 

climatisation après avoir isolé la maison. 

On a constaté que le traitement de l’enveloppe extérieure peut améliorer le confort à 

l’intérieur du logement et en même temps  réduire la consommation énergétique qui peut 

être aussi optimisée par l’utilisation de l’énergie solaire 
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