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ANNEXES 
 
 
1. PREMIERE ETAPE : LE DIAGNOSTIC, ANALYSE DE QUELQUES COPROPRIETES  
 
On trouvera une fiche par opération : 
 
1.1 Tourcoing Euclide, 102 logements / Vilogia 
1.2 Toulouse Fontanelles, 180 logements / Vilogia 
1.3 Aulnay sous bois, la rose des vents, quartier vent d’autan 215 et 206 logements/ Logement 
Francilien 
1.4 Châtillon 154 logements / Vilogia 
1.5 Clavel  33 logements / PUCA 
1.6 Jeumont 24 logements / Promocil 
1.7 Un immeuble des années 30 Joséphine / Copropriété  Privée 
1.8 L’immeuble haussmannien rue Saint Vincent de Paul (15 logements)/ Paris Habitat 
1.9 L’immeuble haussmannien rue de la Banque (18 logements) / Paris Habitat. 
1.10  Tour  Super‐Montparnasse,  273  logements,  IGH,  copropriété  privée  qui  nous  sert 
d’illustration tout au long de cette recherche‐action. 
 
 
2. DEUXIEME ETAPE : UN OUTIL POUR REPONDRE AUX ATTENTES DES CONCEPTEURS 
METHODOLOGIE RETENUE 
 
2.1 Le compte rendu du séminaire de créativité 
2.2 Le retour, à mi‐étape de la recherche, sur ce séminaire 
2.3 Medi@construct 
 
3. TROISIEME ETAPE : UN CAHIER DE CONCEPTS DE FACADES ET DE SYSTEMES 
 
3.1 Valoriser le patrimoine grâce à l’isolation par l’extérieur, TBC, Gerard Fleury, 2012 
 
4. QUATRIEME ETAPE : ELABORATION DU CAHIER DES CHARGES DU LOGICIEL 
 
4.1 Guide d’application, HPC, 2013 
 
BIBLIOGRAPHIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Les documents ci‐joints apportent un éclairage synthétique sur les copropriétés  
et illustrent différents aspects de la recherche. 
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2. DEUXIEME ETAPE :  
UN OUTIL POUR REPONDRE AUX ATTENTES DES CONCEPTEURS 
2.1 LE  SEMINAIRE DE CRÉATIVITÉ 
 

 
 



 

 9

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 10

 

 
 
 
 
 
 



 

 11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une synthèse 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. RETOUR SUR LE SEMINAIRE DE CREATIVITE   

 
A mi‐étape de la recherche, nous avons réexaminé les résultats du séminaire de créativité 
avec  deux  objectifs :  affirmer,  faire  émerger  ce  qui  nous  semble  « opérationnel »  et 
« pertinent », ou « prometteur » dans un avenir plus ou moins proche et vérifier que nous 
n’avons pas laissé en chemin une piste intéressante.  Ce retour sur le séminaire a permis 
également de préciser et pointer les difficultés prévisibles lors de la mise en œuvre. 
 
1 Axe copropriété  
Qu’est‐ce qui est de l’ordre du collectif et qui est de l’ordre du privatif ? 
Un bouquet de base et des bouquets plus personnalisables, qu’on peut différer dans  le 
temps  (financement).  Mais  comment  décliner  dans  le  temps  des  bouquets  plus 
personnalisables ? Quid du permis de construire, quid de l’esthétique globale ? 
Tenir un projet global mais se laisser la possibilité de le faire par étape, tel est l’enjeu. 
Dégager  des  lieux  et  des  espaces  susceptibles  d’être  support  à  des  projets  communs 
immédiats ou ultérieurs (locaux collectifs, espaces extérieurs, toiture, jardinage etc) 
 
2. Axe enveloppe 
Une  ITE  et  un  principe  d’échafaudage  pérenne  (possibilité  de  le  développer,  de  le 
complexifier selon les choix ultérieurs) 
La question de la sécurité : éviter intrusion extérieure ou de voisins 
Anticiper la pose ou non de plugs : question de timing 
L’enveloppe en toiture : nouvel espace commun   (détente,  jardinage, ferme urbaine) ou 
maisons sur le toit ? 
A nouveau, quel sera le timing ? Si les maisons sur le toit financent l’opération, comment 
organiser  l’intervention pour réduire  le temps de chantier et garantir  le financement de 
l’ensemble ?  
 
3. Axe Plugs 
Un catalogue de composants plugs  offrant formes et usages variés  
Ne pas nuire à son voisin : effet de masque, nuisances de chantier etc 
Comment garder la cohérence architecturale ?  
Aspects  réglementaires :  cohérence  par  rapport  au  Permis  de  Construire  et  délais 
d’intervention de chaque copropriétaire ? La question du temps du projet 
 
4. Axe Membrane 
Des membranes différentes selon l’orientation et la saison 
Durée dans le temps.  
Cette piste n’a finalement pas été retenue dans le cadre de cette recherche. 
 
 
 
 
Les concepts gagnants : 
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Privatiser/collectiviser ;  comment  se mettre  d’accord  sur  un  projet  en  tenant  compte de  ses 
objectifs  propres  et  d’objectifs  communs.  Comment  garder  une  cohérence  à  un  projet  en 
incluant d’emblée un déroulement « lent » dans le temps ? 
 
Mutualiser :  le  projet  comme  base  à  l’invention  d’un  nouveau  mode  de  vie  avec  des 
mutualisations ou  le projet comme source de conflits ? La notion de risque dans  l’ambiance et 
les relations. 
A raccrocher à ces deux questions : proposer une offre « collectivable » touchant à un certain 
« vivre  ensemble »  responsable  et  écologique  et proposer une offre « individualisable » pour 
personnaliser et répondre aux attentes spécifiques de chaque copropriétaire. 
 
La difficulté de  la mutualisation réside principalement dans  la gestion ultérieure. Comment en 
assurer le succès ? Cet aspect déborde largement l’objet de cette étude. 
 
D’un point de vue technique et réglementaire : 
Concrétiser  l’échafaudage  gagné  est  effectivement  le  premier  pas  à  un  projet  ambitieux  et 
intelligent.  
 
Le  lien entre  solutions  sociales,  architecturales et  techniques et  le  logiciel :  raisonner encore 
globalement, c’est dans un deuxième temps qu’on  intégrera à  l’outil  les éléments nécessaires 
dans une démarche de conception. 
 
 
Finaliser  l’élaboration  de  solutions  techniques  et  architecturales.  Elle  va  se  traduire  par 
un cahier de concepts de façades avec illustrations et croquis techniques. 
 
A quelle échelle ? L’appartement, l’immeuble ou l’ilot ?  
La démarche architecturale prend en compte l’immeuble et les appartements. 
Le passage à l’ilot n’impacte pas réellement la démarche architecturale, ni même l’outil logiciel 
mais induit des questionnements sur la mutualisation et ses aspects d’abord psychosociaux puis 
éventuellement techniques et réglementaires qui seront évoqués en conclusion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.3 LES ECHANGES AVEC MEDI@CONSTRUCT 
 

 

 
 
 
 
 

PELEGRIN Architecture 
2 rue du Lieutenant Chauré 
75020               PARIS 

 
 

 
Paris le 11 Juillet 2012 
 
Monsieur, 
 
Suite aux engagements pris entre l'équipe projet SOLOMA / REHA et 
Mediaconstruct, j'ai depuis fin février 2012, en tant que membre du Bureau de 
Mediaconstruct, intégré l'équipe et participé à l'ensemble des réunions de 
travail. 
 
Ma présence à ces réunions m'a permis de suivre l'évolution du projet et de 
m'assurer qu'il respectait les engagements pris entre l'équipe SOLOMA / 
REHA et l'association Mediaconstruct sur le développement d'outils 
interopérables autour du standard IFC mais également d'outils répondant aux 
problématiques de la filière c'est à dire aux échanges entre ses différents 
membres représentés au sein de l'association. 
 
Au regard de l'avancement du projet il a été planifié d'en faire une 
présentation lors du prochain CA Mediaconstruct du 27 septembre 2012. 
Cette présentation doit permettre de dégager les actions que l'association 
serait susceptible de proposer pour valider son interopérabilité et la 
promouvoir via ces membres (UNSFA, UNTEC, CICF…) 

 
 Laurent ORTAS 

 
 PO   Alain Maury 

 
 
 
 
 
 



 

 14

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. TROISIEME ETAPE : UN CAHIER DE CONCEPTS DE FACADES ET DE SYSTEMES 

 
Valoriser le patrimoine grâce à l’isolation thermique extérieure  
Gérard Fleury, Ingénieur, Consultant à TBC  
Si cela n’a déjà commencé, l’exigence de Diagnostic de Performance Énergétique va 
nécessairement influencer les transactions immobilières. Cette influence va se faire sentir 
essentiellement sous deux aspects  
 
� Le premier s’exprime de manière typiquement rationnelle et cohérente avec les augures 
des besoins énergétiques et des changements climatiques.  
 
� Le second est plus émotionnel et il est lié à la représentation que je me fais de mon 
bâtiment  
 
Ainsi les bâtisseurs perçoivent‐ils aujourd’hui ce que certains on dit depuis des années : 
l’isolation des bâtiments n’est pas une fatalité contraignante mais plutôt une source de 
progrès, de prospérité et de durabilité. Elle participe ainsi à deux des trois piliers du 
développement durable (économie et écologie). Le choix des solutions techniques pourra être 
fait ensuite sous l’angle socio‐économique selon la destination et les souhaits des occupants.  
Avant que de traiter de l’isolation des murs il est cependant utile de préciser certaines choses 
qui malheureusement sont ignorées ou passées sous silence par ceux qui n’ont de l’énergie 
qu’une approche financière à court terme. Dans les années 80, ils ont provoqué une première 
grande campagne de changement de chaudières en basant leur argument sur l’économie 
instantanée réalisée par l’occupant sur sa propre facture de chauffage.  
Les notions de besoins énergétiques de l’enveloppe soigneusement masquées ont permis 
d’atteindre un taux de vente extraordinaire, d’autant que les diagnostiqueurs étaient en 
majorité des chauffagistes et que les entreprises font plus facilement du résultat avec des 
équipements industriels prêts à poser plutôt qu’avec des équipes d’ouvriers qualifiés pour 
traiter du gros oeuvre. Ce système est basé simplement sur l’augmentation du rendement des 
chaudières. Qu’en est‐il justement de ce rendement après 20 ou 30 ans ?  
Ainsi 30 ans après on nous propose une fois encore de commencer par changer la chaudière, 
étonnant non ? On nous propose aussi dans certains cas de prendre une énergie moins chère 
ou une combinaison de plusieurs systèmes, etc.  
A chaque crise de l’énergie la sagesse (les sages) reprend le dessus et on affiche une fermeté 
sur la fin des bâtiments gaspilleurs non ou mal isolés. Et puis les lobbies lentement, surement, 
facilités par leur puissance financière et communicatrice reviennent avec le discours de 
l’équipement salvateur. Quelques années après les décisions du Grenelle de l'environnement 
on retrouve ce discours qui émane de la connivence entre les producteurs d’énergie et les 
vendeurs d’appareils de chauffage.  
En fait ce système dilapidateur n’a rien fait avancer. Les machines ne sont pratiquement 
pas fabriquées en Europe. Elles comportent des parties en mouvement qui nécessitent de 
l’entretien, de la maintenance. Leur durée de vie est limitée si on la compare à celle des 
éléments du bâti. 
S’il existe, et j’en doute, le jour est loin ou l’énergie ne coutera rien et, tout aussi loin, où les 
matériaux seront à profusion.  
Il est clair que si l’on veut traiter le sujet de la surconsommation d’énergie par les bâtiments 
de manière radicale il faut d’abord ISOLER L’ENVELOPPE.  
La réhabilitation d’un bâtiment en naufrage énergétique doit s’examiner sous tous les angles, 
mais il y en a deux qui prennent le pas sur le reste : l’économie de consommation, on va 
l’appeler « E », l’amélioration du confort, on va l’appeler « C », et l’augmentation de la valeur 
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patrimoniale « on va l’appeler « P ».  
Sans que cela ait à voir avec une grande école parisienne, cette empreinte « ECP » me permet de 
montrer ce qu’il peut être utile à faire pour la réhabilitation thermique.  
Pour symboliser cela on prend une maison de 100 m² et on exprime le résultat en W/K (puissance de 
transmission en fonction de l’écart de température). Exemple : un gain sur l’Up de la toiture diminue 
les pertes thermiques de 5 kW. Cela veut dire entre 8 000 et 10 000 kWh d’économie par an selon la 
façon dont on se chauffe.  
La toiture est donc l’élément n°1 à traiter.  
Le tableau ci‐dessous résume avec des « + » la pertinence, voire l’urgence du traitement 
énergétique.  
 
Ouvrage à Traiter   E   C   P  

Toiture   +++   ++   +   Un gain maximal 
pour un prix 
raisonnable. 
Moins de 
ressenti froid et 
un DPE 
amélioré.  

Fenêtres   +   ++   ++   Le gain est plus 
faible car la 
surface est plus 
faible. Moins de 
ressenti, un DPE 
amélioré. 
L’esthétique de 
la façade est 
modifiée.  

Murs   ++   +++   +++   Un gain 
sensible. Moins 
de ressenti 
froid, un DPE 
amélioré et une 
remise en état 
du patrimoine  

Plancher bas   +   ++   +   Difficile à faire 
sauf pour les 
sous sols  

Chauffage   +   +   +   S’étudie après 
avoir diminué 
les besoins du 
bâti.  

 
 
 
Si la toiture est l’élément incontournable car son isolation apporte un gain pour un coût réduit, 
l’isolation des murs apporte, certes pour un coût plus élevé de nombreux avantages.  

1. Le patrimoine valorisé  
On a déjà parlé dans plusieurs articles de cette revue des nombreux avantages de l’ITE. Il est 
cependant reconnu aujourd’hui que le prix de vente des bâtiments est de plus en plus 
influencé par la qualité de l’isolation du bâtiment.  
1.1. Le diagnostic de performance énergétique influence le prix.  
Pour analyser le problème on définit trois types de niveau pour ces bâtiments :  
 
� Niveau 4 : épave thermique  
 
� Niveau 3 : le même après traitement du toit et éventuellement des baies  
 
� Niveau 2 : le même avec un niveau d’isolation (toit et baies) type RT et un mur de U>0,8 W/ 
(m².K)  
 
Pour les maisons individuelles cela correspond en gros à : 
 
• Niveau 4 > 400 kW.h/(m².an)  
 
� Niveau 3 > 300 kW.h/(m².an)  
 
� Niveau 2 > 250 
kW.h/(m².an)  
L’objectif est 
d’atteindre soit  
 
� Le niveau 1 : 
inférieur à 150 
kW.h/(m².an) soit le 
niveau HPE 
réhabilitation  
 
� Le niveau 0 : inférieur à 80 kW.h/(m².an) soit le niveau BBC réhabilitation  
 
Ceci est résumé sur la figure 1 ci‐dessous.  
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Figure 1  
Le fait de changer la chaudière résultera non pas d’un choix initial mais de l’effet de l’isolation qui va 
amener à choisir une production sensiblement plus faible.  
Conclusion  
Sous l’aspect strictement thermique l’état initial à peu d’importance. Il conditionnera seulement la 
quantité et le prix des travaux.  
Pour une maison individuelle de 105 m² SHAB, en fait on peut toujours obtenir le niveau BBC à 80 
kW.h/(m².an) mais le prix variera de 30 000 à 60 000 € selon le niveau initial et la difficulté.  
On a résumé ce phénomène sur le schéma ci‐après.  
Avant sans isolation la déperdition surfacique est largement prépondérante.  
Les déperditions linéiques sont faibles en proportion.  
Si on isole les surfaces sans prendre garde aux points singuliers on va  
 
� Réduire les déperditions surfaciques bien évidemment : �UiSi 
 
� AUGMENTER les déperditions linéiques en créant des ponts thermiques : ��ili 
 
 
 
 
 
 
Pour les maisons individuelles  
De ce fait  
 
� on n’atteindra que difficilement le statut HPE par exemple si on ne traite ni les ponts thermiques 
(isolation thermique par l'intérieur) ni les soubassements  
 
� on sera entre les deux si on traite aussi le soubassement  
 

� on atteindra seulement le statut BBC à 80 kW.h/(m².an) en traitant non seulement les ponts 
thermiques courants mais aussi les ponts thermiques supplémentaires.  
 
Pour les bâtiments collectifs de bons résultats sont plus faciles à obtenir car la proportion de 
déperdition par le soubassement est plus faible, d’une part, d’autre part, le rapport surface 
déperditive sur SHON et lui aussi plus faible.  
1.2. La valeur patrimoniale du bien est augmentée  
L’esthétique est sensiblement améliorée car les systèmes d’ITE permettent de redonner un 
nouveau style, d’autres couleurs et formes.  
Le confort devient optimal en hiver mais aussi en été (voir plus loin)  
Pas de perte de surface  
L’isolation par l’extérieur est indéniablement la solution qui permet d’isoler beaucoup sans 
perte de surface intérieure. C’est pour cela d’ailleurs qu’elle st le plus souvent la solution 
retenue par les Maîtres d'ouvrage qui ne veulent pas déranger les occupants.  
Traitement d’étanchéité des façades  
L'expérience acquise à ce sujet dans le cadre de la réhabilitation est d'ailleurs indéniable et 
conduit à considérer les bardages rapportés, les vêtures et les enduits sur isolant, autant 
comme des systèmes d'imperméabilité curatifs que comme des systèmes d'isolation.  
L'isolant est protégé de l'eau par la peau extérieure et éventuellement par une lame d'air. 
L'isolant est non hygroscopique, peu sensible à l'action de l'eau, et le plus souvent 
imperméable lui‐même à l'eau. Le manteau constitue donc un véritable imperméable, 
efficace, durable, qui protège les maçonneries et les structures en béton de l'eau, de ses 
effets et de ses conséquences:  
- corrosion des aciers,  
 
- dissolution de certains liants ou de certaines charges,  
 
- couples électrolytiques générateurs de corrosions graves,  
 
- migration de sels et de matières.  
 
2. Les techniques  
2.1. Les bardages rapportés  

Tout le monde connait les façades du port d’Honfleur.  
A l’origine on réalisait des bardages et des 
revêtements extérieurs à l’aide de plaquettes de bois 
refendu (les essentes), de pierres, d’ardoises, etc. 
Aujourd’hui on trouve en bardage tous les matériaux 
utilisables à l’extérieur.  
Ces systèmes sont constitués d’une paroi extérieure en 
éléments manufacturés, généralement minces, de 
formes et de dimensions diverses, fixée sur une 
ossature, elle‐ même accrochée mécaniquement à la 
paroi support. Un produit isolant peut être inséré 
entre l’ossature.  
Une lame d’air continue et ventilée sur l’extérieur est 
toujours réservée entre la paroi extérieure et la paroi 
intérieure ou l’isolant éventuel. Sont considérés 
comme non traditionnels les systèmes pour lesquels 
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soit la technologie de mise en oeuvre n’est pas traditionnelle, soit le produit utilisé en paroi 
extérieure n’est pas non plus traditionnel (matériaux de synthèse par exemple). Ils se distinguent 
des bardages formant écrans par le fait qu’ils sont rapportés sur une paroi préexistante.  
Bardage CAREA avec balcons à faibles ponts thermiques 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2. Systèmes enduit + isolant  

PAREXLANCO : finition hydraulique  
Ces systèmes sont composés d’un 
isolant manufacturé ou non, collé au 
mur support et revêtu ensuite d’un 
enduit ; ils ne sont pas traditionnels. 
On distingue actuellement deux 
familles :  
a) les systèmes avec enduit mince, 
armés d’un treillis souple (toile de 
verre...), sans fixation mécanique 
complémentaire, qui sont en outre 
considérés comme systèmes 
d’imperméabilisation de la paroi sur 
laquelle ils sont appliqués ;  

b) les systèmes avec enduit au mortier de liants hydrauliques plus épais, armés d’un treillis 
métallique fixé mécaniquement à la structure, considérés comme ne participant pas à l’étanchéité 
globale de la paroi et applicables uniquement sur des murs satisfaisant déjà les règles d’étanchéité 
requises par son usage.  

 
D’abord développés sur du 
fibragglo ils se sont 
développés ensuite sur des 
isolants à meilleur pouvoir 
isolant. Ils représentent la 
majorité des manteaux 
(isolation extérieure) 
actuels.  
Ils sont appelés SSE 
(Systèmes sous enduits) en 
France, ou ETICS (External 
Thermal Insulation 
Composite Systems) en 
Europe et EIFS (External 

Insulation and Finish Systems) aux USA  
Photo ZOLPAN  
2.3. Les vêtures et les vêtages  

Il s’agit des techniques simplifiées des 
bardages où l’isolant est associé à un 
revêtement en usine pour être posé en 
une seule opération.  
II s’agit d’ouvrages constitués de 
complexes préfabriqués, isolant peau 
extérieure, collés et/ou fixés 
mécaniquement sur la paroi support. On 
distingue deux types de vêtures en 
fonction des risques liés aux phénomènes 
de condensation.  
 
Vêture CAREA 

a) 
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Les vêtures étanches ‐ lorsque la paroi extérieure est totalement étanche à la vapeur d’eau pour 
lesquelles des dispositions doivent être prises, soit en limitant la diffusion de la vapeur d’eau en 
provenance de l’intérieur à des valeurs négligeables, soit en évacuant les condensations au niveau 
de la paroi extérieure.  
b) Les vêtures respirantes (lorsque la paroi extérieure est perméable à la vapeur d’eau) pour 
lesquelles il convient de limiter suffisamment le flux de vapeur en provenance de l’intérieur des 
locaux.  
Image SEPIC  
2.4. Les voiles extérieurs librement dilatables  
Il s’agit d’une technique ancienne développée par la préfabrication lourde pour justement 
supprimer la majorité des ponts thermiques.  
Les panneaux, de grande taille, sont constitués d’un voile porteur intérieur, porté par la structure, et 
qui supporte le voile extérieur par des épingles en acier inoxydable pour des raisons de risque de 
corrosion et de sécurité dans le temps.  
 
FIXINOX attache du voile extérieur librement dilatable 
 
 
 
 
 
 
2.5. Les revêtements attachés en pierre mince  
Ce sont les revêtements en plaques de pierre naturelle fixées au support par des attaches réservant 
entre le revêtement et le support ou l’isolant interposé une lame d’air ventilée. Ces ouvrages sont 
définis dans le DTU n° 55.2.  

Le développement des maçonneries 
légères et minces, ainsi que du 
béton, a rendu l’emploi de la pierre 
taillée et des moellons peu 
compétitifs. Cependant 
l’attachement de certains à la pierre 
et à ses qualités a justifié l’emploi de 
plaques minces de pierres en 
revêtements d’abord intérieurs 

(utilisé souvent dans certains 
châteaux d’antan), puis 
extérieurs.  
 
 
Image BATINANTES  
 
2.6. Le double mur  
 
C’est sans conteste le double mur 
(appelé aussi le mur de doublage) 

qui est le plus ancien. La principale représentation, en est le mur de brique pleine doublant un 
autre mur porteur. Très utilisé en Angleterre (cavity wall) il réserve un espace entre les deux 
parois. Cet espace était dés l’origine souvent remplis de matériaux.  
 
 
 
 
WIENERBERGER 
 
 
2.7. Marier les techniques  
Parmi les idées reçues relatives au Mur Manteau, il en est une particulièrement tenace : il 
limiterait sévèrement les possibilités d’expression du Maître d’oeuvre. C’était déjà inexact 
dans le passé. Ça l’est aujourd’hui plus que jamais. En effet, les industriels de la filière ont 
développé une variété extraordinaire de revêtements de toute nature. Ils rivalisent 
d’originalité et d’élégance, sans jamais se départir des qualités de résistance, de durabilité et 
de performance indissociables du Mur Manteau.  
Mais ce qui élargit plus encore le répertoire à la disposition des concepteurs, c’est la mixité 
des matériaux et des systèmes, qui leur ouvre des possibilités quasi infinies, et cela à 
plusieurs titres. Le potentiel le plus immédiat des solutions mixtes est bien entendu 
esthétique. L’alliance entre la sobriété d’un enduit sur isolant et les effets de matière et de 
structure d’un bardage ou d’une vêture est un atout indéniable pour marquer l’image d’une 
façade.  
Il y a toujours une solution mur manteau ! Immeuble de prestige ou HLM, résidentiel collectif 
ou salle polyvalente, le mur manteau sait concilier les impératifs d’ordre esthétiques et les 
contraintes budgétaires tout en respectant les styles traditionnels.  
3. Les fausses idées  
Si l’on semble en général avoir compris que l’ITE, par le fait qu’elle réchauffe le mur support 
en hiver, permet de diminuer les risques dus aux condensations même s’il subsiste un pont 
thermique non traitable, il ya encore certaines idées préconçues auxquelles il faudrait tordre 
le cou.  
3.1. Les pans de bois  
J’ai été récemment consulté sur les craintes manifestées par certains milieux du bâtiment 
(architectes, entreprises...) en ce qui concerne le doublage en ITE des façades à ossature bois 
d'immeubles construits depuis cent ans et bien plus parfois, fréquentes dans une ville comme 
Paris...et sans doute bien d'autres.  
Ces craintes s'attachent à la réduction de perméance du mur à la vapeur d'eau qui serait 
provoquée par un matériau synthétique comme le polystyrène. Dans l'esprit des 
contempteurs de ce mode d'isolation, des rétentions de vapeur risquent de se produire, 
occasionnant une humidification des murs et une dégradation des pans de bois de l'ossature. 
Il est vrai que les questions relatives aux transferts de vapeur sont un peu compliquées.  
En fait il n'en est rien et au contraire l'homogénéisation en température des murs avec 
l'intérieur des logements contribue à préserver ces ossatures bois !  
L’ancienne paroi extérieure se transforme en objet intérieur comme un placard un meuble ou 
une chaise en bois !  
Elle va rapidement trouver son équilibre hygroscopique avec l’intérieur et se trouver 
pérennisée, même avec un isolant synthétique.  
Bien sûr il faut mettre un minimum d’isolation et veiller à ne pas aggraver les risques en cas 
d’incendie s’il s’agit d’une façade de cour notamment.  
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3.2. Le confort d’été  
En matière de réhabilitation l’apport de l’ITE est indéniable. Il n’y a là nul besoin de se lancer 
dans de savantes simulation tant il est vrai que ce sujet faisait l’objet de connaissances par les 
bâtisseurs d’antan. Résumons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.1. Les Deux piliers du confort d’été  
L’isolation thermique de l’enveloppe :  
Elle limite sans intervention humaine ou sans artefact les apports thermiques par les parois  
Sans elle on se trouve dans un four comme dans le pont de la rivière Kwaï  
L’inertie thermique :  
Elle absorbe sans intervention humaine ou mécanique une grande quantité des calories produites 
ou amenées à l’intérieur des locaux. Avec elle on reste au frais comme dans la Cathédrale d’Albi.  
L’ITE répond parfaitement aux deux piliers  
Non seulement elle isole mais en plus elle permet de prendre en compte la totalité du mur comme 
masse absorbante. Notons que si l’on a isolé le toit aussi, le résultat peut être spectaculaire.  
3.2.2. Les autres données du confort d’été  
Il s’agit des autres sources souvent citées mais difficiles à tarir en été :  
 
� Les apports solaires intempestifs car on ne peut vivre dans le noir !  
 
� Les apports internes de chaleur car on doit vivre et agir à l’intérieur du bâtiment.  
 
� Les entrées d’air chaud intempestives car on ne peut vivre reclus.  
 
En résumé le confort d’été de certains théoriciens d’aujourd’hui ne marche que si on n’est pas là !  
3.2.3. L’isolation thermique par l'extérieur  
Revient à reconstituer d’une manière moderne les solutions lourdes de mur pour obtenir un bon 
confort en été.  
Auparavant l’épaisseur du mur garantissait deux choses :  
 
� Une partie ou couche extérieure par son inertie (masse et épaisseur) absorbait la chaleur reçue 
dans la journée et la restituait la nuit. La chaleur n’atteignait pas l’intérieur au travers des murs (elle 
pouvait arriver ailleurs mais on savait aussi, par l’architecture protéger les ouvertures des apports 
directs).  
 
� L’autre partie intérieure, elle aussi par son inertie avait pour rôle d’absorber les apports 
intempestifs dont on a déjà parlé. L’épaisseur et la masse concernée dépendaient d’ailleurs du 

climat et plus particulièrement de la durée des séquences de fortes  
 
4. Les accessoires de fixation  
Le recours aux fixations mécaniques est maintenant quasiment systématique pour les 
ouvrages de taille importante. De ce fait il y a une recherche d’innovation qui ne va faire que 
s’amplifier sous l’influence de plusieurs facteurs et notamment les ponts thermiques.  
Les fortes épaisseurs requises pour satisfaire les exigences du Grenelle de l'Environnement 
(20 cm d’isolant de plus en plus souvent) vont permettre de faire évoluer les techniques 
d’isolation thermique par l'extérieur mais aussi les moyens de fixation.  
Le fait que chaque fixation traversante constitue une hétérogénéité thermique nécessite 
de limiter la conduction par les fixations ; quand on propose un coefficient de 
transmission thermique très faible (< 0,2 W/(m².K)) il faut éviter que les fixations 
deviennent la source principale de déperdition. 
Les fournisseurs de fixations membres du groupement « le Mur Manteau » mettent à la 
disposition des fournisseurs de système ITE des accessoires qui sont maintenant devenus 
performants de ce point de vue.  
 
8 http://www.ejot.fr  
 
8 http://www.etanco.fr  
 
8 http://www.hilti.fr  
 
8 http://www.sfsintec.biz/fr  
 
8 http://www.spit.fr  
 
4.1. Enduits sur isolant  
Le Guide pour l'Agrément technique européen (ATE) des « CHEVILLES EN PLASTIQUE POUR LA 
FIXATION DES SYSTÈMES D'ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE AVEC ENDUIT (ETICS)» a 
défini la base pour l'évaluation des chevilles en plastique à employer pour la fixation des 
systèmes dans le béton et la maçonnerie. (ETAG 014)  
Les ETICS font l’objet d’ATE Agrément Technique Européen conformément au Guide N°004 : « 
External Thermal Insulation Composite Systems with rendering »  
En France ces ATE font l’objet d’un DTA (document Technique d’Application) qui défini 
système par système les règles et dispositions applicables et notamment le plan de chevillage 
en fonction du nombre au m• qui lui‐même dépend de l’exposition au vent  
Les plaques d’isolant peuvent aussi être fixées sur des rails eux mêmes fixés au mur  
Les mêmes exigences s’appliquent et les essais du guide EOTA sont utilisés pour valider le 
système.  
4.2. Bardages  
Dans le cas des bardages il faut disposer d’au moins deux types de fixations  
8 La fixation des ossatures  
8 La fixation du revêtement  
On applique les règles définies par les documents du CSTB suivant :  
� Détermination sur chantier de la charge maximale admissible applicable à une fixation 
mécanique de bardage rapporté (Livraison 211 ‐ Juillet août 1980 ‐ Cahier 1661)  
 
� Modalités des essais de résistance à la charge due au vent sur les systèmes de bardages 
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rapportés, vêtures et vêtages (Livraison 442 – Septembre 2003 Cahier 3479)  
 
La fixation de l’isolant, souvent de la laine minérale se fait facilement avec des chevilles plastiques 
comportant un disque (collerette ou rondelle) de serrage.  
Les ossatures de bardages sont fixées par des pattes, ce qui permet de réaliser de bonnes épaisseurs 
d’isolation. Il existe même des prolongateurs pour de très fortes épaisseurs  
4.3. Vêtures et vêtages  
Il existe maintenant un Guide d’Agrément Européen : « ETAG N°17 : Vêtures kit, prefabricated units 

for 

external wall insulation »  
Ce guide défini les différents systèmes de fixation  
8 Rails  
8 Fixations ponctuelles  
Les Avis techniques indiquent dans le détail les règles à respecter en fonction de 
l’exposition. 
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6. Conclusion  
Pierre JOLIOT, le petit fils de Marie et Pierre, a écrit :  
« Une société qui survit en créant des besoins artificiels pour produire efficacement des biens 
de consommation inutiles ne paraît pas susceptible de répondre à long terme aux défis posés 
par la dégradation de notre environnement. »  
L’isolation par l’extérieur évite cet écueil. De plus en plus pérenne –en tout cas 50 ans 
constitue un minimum‐ elle rend encore plus pérenne les ouvrage quelle protège.  
50 ans d’existence en Allemagne, déjà plus de 35 ans en France l’isolation thermique 
extérieure a maintenant atteint la plénitude de ses offres. Il lui reste encore à diffuser vers les 
Maîtres d'oeuvre et les Entreprises. C’est toujours un peu long de modifier les habitudes, 
mais alors on pourra dire que le monde du bâtiment s’est approprié ces techniques.  
Colomiers le 23 janvier 2012  
Gérard Fleury 
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4. QUATRIEME ETAPE : ELABORATION DU CAHIER DES CHARGES DU LOGICIEL 
 
4.1 Guide d’application, HPC, 2013 
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