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E
lVlodèle classique Modåle souhaitable

fígue l. Rendre l'entrée d'air plus facilement démontabte

Figure 2. Suspension du ventilateur en maison individuelle

Solulions pour oméliorer lo V.M.C.
est ramené au cæ précédent, mals dans
bien des cæ elle est due à la pose
d'éléments de cusure u:terdlsant l,atcès
au cordon de commatde Ce demler
point ne pourra être résolu que par un
dispositif de commande élechrque, ou
par un automatisme complet à partir de
Ihumidité ne nécesitant plus d'intewen-
tion de l'usager à condi[on que ie temps
de réponse soit suffsamment court, òe
qul peut être le cas avec les systèmes
hygnoréglables.

O Défouts inhérenß ou groupe
dexlrocfion en mo¡son individuelle

> Bruit provenant du gnoupe: rl semble que
ce soit le défaut majeur en maison
u:dlvrduelle, Le bn¡t prouent générale-
ment des fansm]ssions par voie solide,
c'est-à-dire des conditions d'installation ;

or, il est facrle de ré
en suspendant le
solution sunple, peu
préconsée par la pþart des constuc-
teurs aujourdhui. Il peut aussi être
bruyalt par défaut d'entetien (déséquù-
brage de la roue); or, malheu¡eusement
rl est üop souvent placé dans un end¡oit
peu, ou pæ accesible.
Pour tente
blèmes, le
visage d'in

- auprès des consü:rcteurs pour leur
demander d'lnsister da¡s leur documen-
tation commerciale sur l'importance des
conditions d'lnstallahon du gnoupe, avec
schémæ à l'appui, et sur les conditions de
son entretien,

- de faue une informatlon auprès des
poseuts par le biais de leurs orgarusa-
tions professionnelles,

- de faue une information semblabie
auprès des constuctews de maisons
urdrvrduelles et des organumes d,A¡chl-
tectes, Bureaux d'Etudes et Ingénieurs
Conseils,

uruque, la modulation des débits étant le
plus souvent obtenue par changement de
vitesse du ventrlateur accompagmée d,un
u [amfert de débit, donnant une priorité
de débit élevé pour la cuisl¡e, Lors-
qu'elles sont à deux débits, olles sont
da¡s la plupart des cæ aujourd'hr:r ré-
glées en usine pour ie couple de débits
prévus, et rndéréglables par I'usager; rl
est néanmoins évrdent qu'elles ne peu-
vent pæ être totalement indéréglablei,
dans la mesure où il n'est pas possrble
d'empêcher les interventions intem-
pestives de l'usager, mais ce problème
n'est pas propre à la VMC,

Þ Mauvax emplacement: ce problème ne
peut naturellement pæ être résolu par les
constructeurs de maténel .Architectes,
Bureaux d'études et Ingérueurs Conserls,
dewont se pencher sur ce point,

Þ Encræsement: les filtes peuvent êüe
une solution à conditron que l'usager soit
incité à les nettoyer sufüsamment sou-
vent; une solution possible est de les
prévoir de couleur claue, de façon que
les salissures se voient, alors qu'actuel-
lement, au contraire, ils sont de couleur
foncée précLsément poul éviter qu'elles
ne se vorent,

Les bouches à fortes pertes de charge ne
sont généralement pas mumes de filEes,
la perte de charge d'un filte encrassé
nsquant de modjûer de façon top impor-
tante leu¡ débit; mais dans ce cæ,
lélévaùon rnportante du niveau sonore
qur résulte de I'encrassement derzalt
inciter l'usager à les nettoyer, pæ ailleurs,
cet encrassement se voit, Il reste néan-
moirn que certalns constructeurs de-
walent fatre un effort pour rendre leur
maténel plus facilement démontable, et
surtout plus facile à remonter.

Þ Difficr:lté de se procurer des bouches en
remplacement des bouches usagées: ce
problème rejomt celul de linformatÍon de
I'usager en général; le seul remède seralt
la remise à I'usager, par le maîEe d'ou-
wage, d'un petit liwet sur I'ensemble des
équrpements de son logement comme
une première tentative a été lancée par
IITNC il y a quelques.années,

Þ Difficulté de commande des bouches à
deux débits; ce type de bouche est peu
utillsé en mùon indivrduelle comme il a
été dii Néanmolns, lorsqu'elles sont à
deux débits la difüculté de commande
provient parfois de l'encrassement, et on

Þ Commande MarchdÄnêt et deux n-
tesses: les dférents matériels exstants
sur le marché fonctionnent suivant des
pnncipes différents guant au régrme dit
u accéléré,; il est par sulte difficile de
répondre globalement aux problèmes
rencontés, Il faut cependant noter que la
téquence d'anêt du groupe, constatée
par le CSTB, résulte de deux motlations:

l) Notion d économie d'énerge : le jugement
du particu.lter est avant tout quahtatilet non
quantitatf,

2) Le bruit: rl est la conséquence des
différents défauts déjà signalés ei disparaîUa
avec leurs corrections,

174
CHAUD-FROID-PLOMBERIE - N" 464



ECHNßUE

Solutions pour améliorer lo V.M.C.
Les défauts de comportement de l'usager ne
peuvent êüe évités gue de tois façons:

- en rendant la comrnutaton entièrement
automatique, à parti¡ du taux d'humidité, par
exemple,

- en supprimant la position arrêt sur le
commutâtew permettant de changer la vr-
tesse,

- en informant I'usager,

O Débits insuflisonts

lls peuvent nah:rellement résu.lter de maté-
riels déûcients, mais le plus souvent ils sont
la conséquence de:
Þ Conduits de mauvaise qualité, trop

souples: pour remédier à ce défaut
fréquent et rnportaat, un travail important
de normalisation a été enûepns: normali-
sation des ensembles pour maison rndivi-
duelle, normalisation des conduits et des
qoupes pour maison indivlduelle,

Þ Condults mal posés: ce problème serait
atténué si les condurts étarent de merl-
leurs quaiité (point précédent); mars ri est
possrble d'en atténuer les efiets en pre-
nant certanes précautions pour que les
condults ne fassent pas d'angles à [op
court rayon, et soient tendus (fignue 3).

Figure 3. si lê conduit souple est de mauvaise qualité, il faut pouvoir le tendre.

1.1.2 Solutions
oux déÍouß conslotés
sur les instøllolions

1 de VMC collectives

O Défouts inhérents oux enrées d'oir
el oux bouches d'extroction

Les problèmes rencontés et les solutions
proposées sont sensiblement les mêrnes
qu'en maison indivrduelle. Toutefois, le pro-
blème de I'emplacement de la bouche en
cuisine est plus souvent renconEé et plus
difficile à résoudre par I'Architecte.

O Défauts ¡nhérenß ù lo portie
collect¡ve de l'¡nstcllot¡on

Le problème particuliei à lhabitat collectif
est Ie dimensionnement du réseau et le choix
du maténel, du gnoupe d'ex[ection en
particr:lier dontles caractén:stiques ne peu-
vent pas ê[e indépendantes du chox des
bouches par exemple. Deux éléments nou-
veaux dewaient contibuer à améliorer la
Aualité des rnstallations outre le fait que les
bouches n'ont plus à être réglées sur
chantier:

- ,{rêté aération de mars 1982: en,permel .

tant une modulation importante'des débits
rendue en pratique obligatore par I'anêté
thermique, et les .règles THG, il condult
nécessalrement à un dunensionnement plus
large des réseaux et dewait supprimer pour
une bonne part les problèmes résr¡ltant de

règÌes de calcul üop srnplifiées pouvant
condulre, dans le passé, à des pertes de
charge abusives.

- Normes d'essars des composants d'une
urstallatlon de VMC: elles dewalent faciliter
le chox des maténels et en particulier du
ventilateur, en foumssant des caracténsti-
ques Òrédibles et comBarables d,un
conslructeur à I'aute,

La nécesstté de prognesser dans le domalne
des économles d'énerge a condurt à la
notion de ( gestion de l'au o, et les fabncants
de maténel aérauhque ont commencé à
'étudrer des équrpements permettant d'inno-
ver en la matrère, Ces recherches ont
débouché sur un système de ventilation
mécaruque des logements asservie à thumi-
dité régnant dans les différentes pièces
prurcipales et de service.
Un tel système a pour but de permetüe une
forte réduction du taux de ventrlation muumal
du logement tel quil était défini da¡s l'anêté
du 24 mæs 1982 ceci pendant les pénodes
où l'humidité relative régnant da¡s I'une ou
plusieurs des pièces du logement est falble
du fait de I'absence des occupants ou
d'activités polluartes de leur part, . Une
modification de l'anêté du 24 mars Ig82
permet aux Pouvoirs Publics de déliwer des
autonsations pour I'application de ce genre
de pnncipe permettant des garns appré-
ciables sur les déper?irtrons par renouvelle-
ment d'air.
Le système comprend les enEées.d'air en
façade dans les pièces pnncipales, la section
de ces entrées d'au,Variant ën fonÒtion de
l'humrdité ambiante, et des sorties d'alr en
cuisine et salles d'eau fonctionnant.sur le
même principe, en ce qui concerne le débit
minunal, un réglage manuel étant à la
dsposition de I'usager pour I'obtention du
débit maximal lorsqu'il en est prévu un, ce
qui est toujours le cas en cusine,

- 1.t.3 Problènes
cùmmuns
oux deux types d'hobitol

Deux problèmes sont communs aux deux
types dhabitat: la difficulté d'information de
I'usager,.et la diffculté d'entetien des usta.l-
lations, Ces problèmes ne peuvent malheu-
reu,sement pas êtte résolus par les conslruc-
teurs; rien,ne sert d'éditer destocuments
précrs dans ce domaure s'ils ne pawiennent
pas à I'usager ou si l'usager n'est pæ motivé
par I'enüetien de son équrpement, ce qui est
souvent le cas en collectLf locatf, Pa¡ conüe,
le Syndtcat de l.Aérallique est tout dìsposé à
apporter son concous à toute iruhative dans
ce sens, qu'elie vienne des maîtes d'ou-
wages, des maîtres d'æuwe, des Archl-
tectes ou des Pouvoirs Publics, Mau les
constructeu¡s feraient encore mieux leur
travarl s ils savaient mieux à quelle sauce ils '
doivent être mangés; nous voulons dire siìs
savaient sur quels cntères les installations
sont'susceptibles d'être contrôlées par les
DDE ou les Bureaux de contröle et pour cela
il est plus que souhaitable quils disposent
rapidement des exemples de solutions du
CSTB et du texte de Contrôle du Règlement
de Consüuction (CRC).

Tuyau tendu

Pièce de forme

cHAuo-rnoto-pLoMBERtE 
= N" 464 175



ECHNISUE

Tableau l. Co¡rstats effectués et moyens d'atte¡uation

Solutions P;our améliorer lo V.M.C.

LOCALISATION DES PENETRATIONS
DANS LES LOGIHENTS

ORI GI NE

ENTRT ES

DES

D'AIR
CHE14 I N EI4EIITS MOYTNS t)'ATTENUATIONS

Lia i sons des' ouvrants/dormants
en partle courante mais surtout
dans ìes angles ìorsque les
joints se recouvrent

L'extérieur A travers ìa menuiserie,
par ìa 1 iaison ouvrant/
dorma nt

Evíter'les recouvrenents, (coupes
ã 45'et soudure des joints).

Prises de courant, interrupt€urs',
raccordement de convecteurs, p'ì¿-
fonnìers, etc.. .

L'exténieur et parfoì s I e
c,omb'ìe

A travers 1a lame d'air
sjtuée entre ìa paroi
extérieure et Iiisolant
txempìe : prìse de courant

conduit électrique

- Colmatir Ies condujts aþrès Ie
.' passage dea.fils éìectniques(1)
¡. Assurer l'étanthéité derrière

le,,boitjer électrique ayant sa
p0se

- toncevoir des boitiers étanches

(1) Avant d'appì iquer
mesure, on doit s': qu'eììe est comp¿t' sécurité des insta
é1..!rlq:.',

cette
as su rer
ibìe à la
lìations

Liaison du dormant des menuise-
ries avec la cìoison de doublage

L'extérieur et parfois ìe
combì e

tntre l'isolant et la paroi
extérieui'e puis entre le
dormant et l'isolant

I

Fourrure bois

- Soigner I'ajustage entre la
pìaque de plâtre et le dormant

- Colmater ì'espace entre ìa
pìaque de plâtre et le dormant

. Colmater les espaces entre ìes
éléments (fourrures, précadres,
. . .etc) et ìa paroi eitérieure.

Not¿ : Pou^ Lu opënaLLont' Le.t
niûx t¡t i.të.u, Le,t quel-rauù
ptohLèntu quL tubt/-ttznt te
¿,i,tuent au nivQau d.e.t appú.t.

Portes paì.ière.s et.portes
d'entrées ' '

ili

L'extérieur en habitat
individueì
La circuìation commune en
habitat collectif.

Entre l'huisserìe et ìe
battant
tntre le sol et le battant

- Anéliorer, l'össature des portes
pour réduire leurs défor mations

¡ Utiì iser rles pqrtes à ,trois
points de ferneture.

L'extérieur A travers le coffre
a'

,:. Coìmatér'1es espaçcs ã la
liaÍson'des coffres avec 'lð

structure
'- Právoir des joìnts d'êtanchéÍté

à ìa 1ìaison, du,co_ffre et des
trappes d'accès .

- Utiliser des coffres extérieurs
sans cominunication avec ì'in-
térieur:
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Solulions pour oméliorer la V.M.C.

On voit donc que les enùées dù vont
souwu en fonction de I'occupa[on de
chacune des pièces principales, modifiant
arnsi la répartition du débit de ventilatron en
'fonchon des besor¡s. Les sortes d'alr vont
s'ouwu en fonction de la producûon d'humi-
dité dans Ia culsure et la salle deau (les WC

rsont équlpés d'une bouche à mrnutene pæ
exemple), augrnentant airsi le débit d'ex-
fraction, en fonction des besoins. Il faut
remarguer que s'rl n'y a aucune production
d'humidité dans les pièces pnncipales et que
le débit de sortie dair augmente, Ia dépres-
sion da¡s le logement peut largement dé-
passer l0 Pæcals si I'étanchéité de lenve-
loppe est tès bome (perméabilité paræite
faible).

augmenté au fil des années pour difiérentes
raßons:

- les parois modemes mul[-fonctionnel]es
sont devenues multi-couches,.- la constuction actuelle pour des raisons
de productrvrté utilne de plus en plus
d'éléments préfabriqués (compiexes iso-
lants béton en plaques, etc.) généralement
assemblés à sec,

- le cålfeuüement fait rarement l'objet
d'u¡e áttentlon particulère de la part des
intervenants quels quils soient, à tel point
que même les avs techniques n'abordent

,que rarement ce sujet.
I¡es défauts d'étanchéité à l'au peuvent
provenr de plusieurs causes conjugruées or¡ ,

non, à savoir:

, . Lo conceplion
tlu bôlineil

Des détails dassemblage enüe éléments mal
étudrés, la présence de lames d'ai¡ cornmu-
nicantes, etc,, sont des facteurs qui favorisent
la pénéEation de l'au dars les logements.

. I0 concepl¡on
des produiß industriels

Tels que composants ou éléments d'un
système constuctif pour lesquels Tétan-
chéité à I'atr repose sur le respect de
tolérances trop fatbles ou/et sur une mise en
æuwe excesivement sorgnée,

. L0 mise en æuvre

Elle condult parfols à des fentes et tous
entre les éléments dès la réallsahon ou à
terme c'est-à-dire lorsque les matériaux ont
ujoué, entre eur et efectué reEalts et
dilatations.
Des-essais effectués sur des construchons
récentes mettent en évìdence les mûlta-
tions, le cheminement de lair et permettent
denvisaçr des moyens d'Atténuation,
L'ensemble de ces éléments flgurent dans le
tableau l.
On peut cependant admette que Ie respect
dç UuelCrfes nrincipes défins ci-après est de
natüre à remédier aux pnncipales défail-
lances.
Þ'Supplimer lã lame d'ù ventilé ou non

en[e I'isola¡t et la pæoi chaude,
Þ'Réaliser lorsque c'est possible l'étan-

chéité de la paroi,
Þ Obhler les jonctions ente les lames d'au

non coplanùes.
Þ .Sorgner la mise en æuwe des éiéments

de construction (exemple: liaison. dprmanildoublage, etc.),
Þ Eviter certaines dispositions

constuctives (exemple: cofte! de volets
roulants communiquant avec le lo-
gement.

ECHNISUE

Þ Prévoir dès joints d'étanchéité chaque
fois qu'ils sont nécessaires (exemple: gw
des boucles d'entrées ii'ù), etc.

Þ Reboucher les ûous après le passage des
canalisations (i¡stalàdons é]ec[rques),
etc.

Au-delà de ces pnncipes, des études sont
actuellement en cours pour améliorer l'étan-
chéité à l'air des logements, Elles vsent
principalement à optimiser les travaux
d'amélioratron en taitant les infiltations les
plus rnportantes par des techniques srnples
efficaces et peu cotteuses,
Les essais démon[ent que les fi:rtes les plus

lmportantes concernent en général: i

Þ les [aisons des dormants des menuiseries
avec la cloison de doublage,

Þ I'installation électrique du logement
(prses, tableau de flsibles et disjoncteur,
raccordement des émetteurs de chaleur,

.etc,),
Þ les lialsons du doublage thermiçe avec

le plancher,

Les figures 4 à 9 donnent des exemples de
ces différentes situations,

Pour réduue ces infiltrations, on peut envi-
sager différentes actions :

o Réaliser l'élonchéité ou
niveau de lø poroi
exlérieure

C'est une solution envsageable sur certains
systèmes (parois béton) man plus délicate
sur d'autes (agglomérés)' si économique-
ment on ne peut retemr un enduit sur les
deux faces, Pæ ailleurs, pour les systèmes
constuctrfs à sEuch;¡e ventilée, une parfarte
étanchéité de Ia peau extérieure n'apporte
rien à l'étanchéité à l'air du logement. La
ventilaùon s'eflectue enüe la peau extérieure
et urténeure.

. Ev¡|et les tones d:oir
enre risolemenl
et lo pøroi extéfieurc' ',

Lorsque'cette, Ìame exste, é[e résulte;d'une
technique de nuse en æwre (exemple i ploß
de collage, etc.) et des défarfs de planéité
du support, Pour certains systèmes, sa þré-
sence est une condition de conse-ryation du
bâti (sEûch.:res ventilées). Soulignons que
des proóédes constuctifs n'en comportent
pæ (isolation par I'extérieur, lsolatron ré-
partie avec enduits humides, etc.) et quils
sont en général tès performants en matière
d'étanchéité à l'ù des parois opaques.

o Empêcher lo citculotion
de I'oir silué dons lo lome
veß l'intérieur

Des solutions existent pour atte:ldre cet

Un nouveau système du même geüe est en
cours de développement. Da¡s ce système,
le fonctionnement des entrées d'alr est non
seulement asservr à l'humidité mars égaie-
ment au fonctionnement des sorties d'al¡ et
inversement. Les enüées diù sont égale-
ment autoréglables.

Parmi les autes nouveautés, on peut citer:
Þ les sytèmes double flux asservls, avec

tansfert pemeltant de faire fonctionner
l'i¡staliaüon à déhit relatlement constant,

Þ les systèmes douËle flrx avec distribution
collective et échangeurs individuels,

Þ les systèmes double flux avec préchar:f-
fage indlrduel par pièce,

Þ la ventilation rnixte da¡s laquelle Ie débit
minimal est obtenu en,tirage natugl et
le débit maximal aveÖ un extracteur
indrvlduel, etc,

Les progrès techniques et I'abaissement des
coûts des maténels électoniques (micropro-
cesseurs en parùcuher) laisse prévou à plrr.s

ou moins court terme l'apparition d'équrpe-
ments de gestion de l'air pouvant ête
associés ou mtégrrés à des systèmes plus
importants prenant en charge toU! ou parhe
de la geston du logement.

Compte tenu dàs éca¡ts de pression inérn-
tables en[e l'ambiance u:téneure dun loca]
et l'exténeur, tout cheminement autorise un
passage dau dont le débit est foncton'
prurcipale-r.nent de Lécaf de pressions et des
pertes de charge des cheminements,
Les raisons d'existence de ces ini.lüations
sont multiples et I'on constate qu'elles ont
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Tableau I (suite). constats effectués et moyens d'atténuation

Solutions pour amétiorer ta V.M.C.

LOCALISP,TIO¡I DES PENETRATIONS
OANS LËS LOGEHTNTS

ì

ORIGINE DTS
ENTRTES D'AIR CHEI4 IN EI4EIITS MOYENS t)'ATTENUATIONS

L'extérieur et parfois ìe
comble.

Eñtre l'isòlant
let 

la paroi - Colmater les espaces entre le
soì et ìa cloíson de doublage

. Mettre en pìace un fiìm pl.aõti-
que lorsque ìa pìa_que de plåtre
est rôpportée sur i,isoìant, etqu'une.chape est prévue.

L'extéhieur tntre
par0l

ld pan¡eau et ìa . Soì9ner l.ajustage des pièces
- Coìmðter les espaccs entre les

e I enents

Þar ,les conduits Coìmåter les espaces après
pð-ssa9e des fils dans les
conduits

Entte Ie pìancher et la façade
lorsque-la cloison de doubiage
est réalisée avec un complexã
comprenônt un isoìant et une
plaque de plâtre

Liaison de ptnneaux menuisês
avec les pôrois lourdes ou'I es p'l anchers

Tableau de fuslbìes et du,: disjoncteur

Autour des canal isations
traversdnt des parois

'4

L'extéri eur, parfo is I e
comb I e

Entre ìes fourreaux et ìes.canalisations Colmôter ìes espaces autour
des fourreaux après ìe passage
des çanal isations

Au niveau des trappes d'accès
aux gaines techniques rr j - Le c¡mble

- Le vide sanitaire
Par 1a gaine puis entre'le
cadre et ìa trappe

Entre le cä .et l¿ trappe -Pl acer
eàtre

un joint d tétanchéité
le cadre et la trappe.I

Sur ìe pourtour des trappes
d'acces ¿ux combl es

" ì, tt

Le combl e

Par ìes gãihËs des huisseries deportes intérleures
soñr matillïiuãlir
utflisé des iloùsó¡
type plaques te pì.a
aî'véoìaire.

lorsqu'e.l !es.
que l'on a

s sèéfies'
tre et ¡éseau

Le comb'le, ì,extërieur - Aux assemblagesìdes cloi-
sons sèches puis entre
l'huisserie et la cloison

Rendre étanche ìe peti
occupé par ìes gaches
la pose de l,hu,isserie
d'une mousse)

'I

" , 
_-'i

t vol ùme
avant

- Pa r l-es
sont å

pl anchers I orsqu
structure métaì l i

,j (

venti ìée, puis.,.€ntre la
cloison et. il,,tuisserie

t-

Entre ìes bouches
et I ¡êl émeht bti¡'
sont fixées '1 ,

d' entrées 'd'air
l'eqùeì' eì I ês

Lrextêri eur Entre les bouches et
I 'él ément

- Augmenter ìa rigidité des
bouches ou le nombre de points
de fixation

- Placer un joint entre la boucheet ìe support

Le conble, I'rextérieur Entrg les, laDes - Prévolr un filut étanche avec
la pose du lanbrls.
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CHNIOUE

Solutions pour oméliorer lo V.M.C.

Figrure 4. Iriaison parolplancher (coupe horizpntale)

t-

) L

JI p{.t ..li '". I J^

l-

figüe 5. tiaison dhn cad¡e métalligue avec le doublage (coupe
horizontale)

Figue 6. Liaiso4 dtn eaòie métalllque avec le doublagd(coupe
horizontale) I

'1., 
r

Ires tolérances relatives du gros-æuwe et de'la menur-

serie rendent dlfrciles une bonne étanchérté à Lù dans
ce cæ, Le DTU n" 36/l prévoit en ouEe un solin avant
pose du complexe.

) L- r'"J." -.t.il,1"-

I 
^fl

Pl.t." J. ¡lah-
llr

figrue 1. Liaison entre u¡ mur isolé par I'intérieur et un plafond

léger (coupe verticale)

T

Cette pose permet en général une bonne étanchéité à
I'aÌr enüe gÉos-æuvre et menuisene,

Figrure 8. Iriaison entre un mu¡ isolé par I'intérieur et'une baie '
Pose en feuillwe avec ébrasement (coupe horizontale)

Figure 9. Iriaison entre un mu isolé par I'intérieur et rure baie -

Pose en appligue (coupe horizontale)

de plôtra

lo$equ bois

sUpptrmæ

I

]l _unpqne d'æsurer Ia continulté de létanchéité à lalr
en[e la maçonnerie et le plafond.

lii¡.Lqn rLrlqd-F...-ñt l¡.ari.u.

I
I

¡rricìai.. rçoñi.ri.-Pr¡rqú P¡.
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ECHNISUE

2.r .couf DEs
AMEIIORATIONS

3.1:I' Principotes
cøroctéristigues de CLIM

,,CLIM) est un prognamme s,¡nulant, 
"n

Solulions pour ométiorer to V.M.C.
régrne ûánsitoue la thermiqúe O'un ¡ati_
ment découpé en module représentant
cnacm une parlie ou I'ensemble d'un lo-
gement;

,pour les calculs sulvants, les coeffcients de
réf. I et la

i représente
GéT, Ð,

tavaux est généralement urféneure à cinq
alts. -'

modifications résulfoîs
er la prue en

Þ à la surpresion ou à la dépression due au O ue
vent,

Þ au tirage thermique lié à l,écart de r^
tempélatrlte ente llnténeur et, I'exté. ¡u

rieur, es

Þàla'dfure - ur

méiamque >
des paron
comue, rl ¡
pre¡g1gn d'équrìibre du module telle que
le débit d'ù enEant égale le débit dhrrsoflant. >

F g4.'rl suppose la pression homogène à
rnrêneur d'un modure et 

, 
nécessite de pression de r0 pa, 1 cmz de [ansparencecon¡aîte tes coefficienrs de pression a iarssã p*; l;ì/lri"' -'

Figure 10. Échailge d'air e¡te modules

Il se pose un problème réel d,évaluaton

tement les efets du vent et le fonctionnement
des systèmesde ventüation,

I
l8 m3/h

SÊJOUR CUISINE

't0

rs<l.-
13

CHAMBRE I CHAMBBE 2

12

@

8 @
2

3
20

3

12

0,5

6

t1
6 coulotR

Pour rur insta¡rt donné:

- vent: I ¡n/s

- Text: 19 oC.
: débit d'air

e¡<hait en
m3/h

Ca¡actéristiqr¡es:

- 72 nz tra¡-ita¡les

- transparence 300 crnz

- débit VMC: 88 m3/h
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Tr = 3(X) cm2

Vsnt = 3 m/¡

oébit vMc

Rqrcuvoll€ment
(m3/¡l'

200

:100
Déb¡t

50

50 .3/tt

Déb¡t

y:
't00 150

- -- Rcnouvcllement d'air

í
t

Ddblt
global

d'air

- 
oébit d6 vMc

Solutions pour améliorer la V.M.C.

Fidure ll. Renouvellement dair et débit de VJlt.C. Chroniqle sur u¡e jouraée (9 ma¡s
l9I0 - Trappes)

figure 12. Variation du seuil de protection selon la transpa¡euge_,

Figrure 13. Ya¡iation d¡ débit traversa¡t Selon le débit VMC

CHAUD.FROID-PLOMBERIE _ N' 464

ECHNIAUE

O Chrcnique de débit

La VMC (Ventilatron Mécanique Conûôlée)
ex[ait I'air du logement et mallntient de ce
fait le logement en dépression. Lorsçe la
vitesse du vent augmente, la zuipression de
la façade au vent et la dépression sous le
üent augrmentent sensiblement. :Lorsque Ia
dépression sous Ie vent devient plus,impor-
tante gue la dépression lnteme, un débit
taversant, allant de I'intérieur vers I'exté-
rieur du logement slmstaure. Le débit qlobal
de renouvellement d'air ¡'ss1iþlus ?êpié-
senté seulement par le,dóbit VMC. .

,Renouveilement dair m3/tr = débii VMC
+ débit traversant

La chroruque de la fïgure ll monûe claire-
ment l'appanton de débit [aversant lorsque
la vitesse du vent auqmente, :

En sunuìant I'ensemble de la saison de
ite,

de

En répétant ce calcul pour des Eanspa-
rences comprises enEe 50 et 1000 cmz, le
niveau de débit parasite varie respectve-
ment de 0,04 m3/h par cm2 de tansparence à
0,10 m% par crn2 pour un débit journalier de
VMC égal à I05 mi/Ìr.

Les principales caractéristques de CLM
étant explicitées, nous l'utliserons pour
monter son apport dans les techniques de
gestion de l'air.

O Seuilde protection
conlfe le déb¡l lruvefsont

Le débit üaversant n'apparait que lorsque la
dépression de Ia façqde sous le vent dernent
plus élevée que la dépresion créée pæ la
VMC, ce qul se prodr:lt pour un+vitesse de
vent lurgte appelée seuf.de protectron.
Irauqr¡rentation de la tansparehce abarsse Ie

'seuil de protection\figuie lz)i
La dimmutio¡ du Ae¡it VMC s'accompagme
d'une moÍndre dlm¡uûon du renouvellement
d'air g'lobal car Ia dépression da¡s le loge-
ment diminue abaissant le ruveau de vitesse
à partir duquel apparaît le débit taversant
(figure l3).

@

68tot214t6i€m2224
' 

,. 
TEMPS (hour¡)

GD =grand dóbit

RanouYrll.mant global

25{¡ r3/¡

200_

Déb¡t

o 42

GO
Cui.inô.t SdB

Dób¡t movsn sr l¡ E¡þn
de ch¡ulf.:

Dabit V.M.C. I t05 m3/h
Oób¡t para,ir. : t2 m3/h

?
o- I 50-
5
o

!:
3 too-

5o
!R
t

5
o

GO SdB

ov¡,rc = Ð

Vit6s du venl

d'air

r00

lnlsl

Tr2 = 150 .2

. 
51 = 3àoil d. prorætion p€r la tr¡ntpsrenco Trl

. tS2 = ;6u¡l d! protection par la tran:pareæc T¡2.

Tr' = 69¡ 
"-2

T, = tranrparence hors bouchc cn m2
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ECHMAUE

33 ÉTUDE
DES SYSTÈMES
DE VENnIUTION

. L'objectf de cette partie est de montrer
comment à I'atde de CLIM il est possible de

Pigrure 14. I¡¡fluence de la

O Les conséquences de lo perméobilité
SpluÍions pour oméliorer ta V.M.C.

3.3.1 Ventitotion
hygrorégtqbte ,

O Principe de fonctionnement

Figue 15.

kansparence sur le rôle des bouches d'enbée par vent nul

8ouch. cuiJin.

40% 75%

".2
Oéb¡hxrrå r

Eouche

S€c1ion d'ouv€aluao

6o

45

30

l5

Humidíló
.elativo

o

¡
(7'

E

c
.9
€

=
:-
!
.t
-oso

o
o)

o
co

o
l\

-o
(,)

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Transparence globale en cm

Débit par les fuites Simulation CLIM
logement-type F4

vitesse de vent nulle

d'a tÍ

Débit par.les
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Déb¡t 2hà120m3/h
VMC
r3/h Simulation du déb¡t

cuisine le 9lO3/7O à Trappes

-

-\ù\1h¿l3sm3/tr

1

VMC AUTO VMC AUTO

30 VMC HYGRO

H% 70

60

50

40

30

Humidité relative Humidité ¡elative

Production d'eau en g/h

0 2 4 6 I 10 12 14 16 18 20 22 24'
Temps (heì,rre)

VMC HYGRO

Solutions pour oméliorer lo V.M.C.

Figûe 16. Ch¡onique 
"o*p.ìotio" 

des ve¡titrations autoréglables et hygrroréglables

I'humidité relative (tempéraüe lntérieure,
apport d'eau interne, lieu géograptugue qn
conditionne le poids d'eau contenu dans lau
exténeur).

Þ Effet des conditio¡u intérierues
Si la température intérieure augmente de
3 

oC et si l'apport d'eau diminue de 20 %, le
AGwrc passe de 0,09 à 0,12. Ã I'inverse une
dimurutron de 3 

oC de tempérah¡e inténeure
associée à une auqmentatioñ de 40% des
apports d'eau fait pæser le AGn¡c'de 0 09 à

0 06.

Þ Situation géogrr¿phique

Les résultats du tableau 2 reconduit pour la
station de La Rochelle montren! que le
AGy¡aç est de 0 0? au lieu de 0,09 à Tlappes,
L'évaluation des perfqrma[ces d'un tel
système n'est possible qu'en siinulaton car il
est quæi impossrble in situ de touver

plusieurs logements dont les habitants ont le
même comportement (température urté-
rieure, apport deau) alors que ces deux
paramèEes feront varier de + 50% les
performalëes du système.

3.3.2 lileroction entre
I'enveloppe el le syslène

L'lsolatlon dynamique appæait actuelleme{rt
sur le marché; rl est rnportant de quanttfler
Ies interactions qdil existe enüe ce système
de préchauffage de Lair ned et la perméabi-

.[té de lenveloppe du logement.

O Comporulson
ovec un syslème oulofégloble

En répétant sur I'ensemble de la sarson de
chauffe la
termine le
giable qur

thermiqres
débit constairt.
I¡e ta.bleau 2 monfre que le gaih s'ru le
coefücient G est de 0,09 Wm3,oC si l'en fait
abstaction de la perméabilité et de 0,06 si
I'on tient compte dune tansparence de
300 cmz.

O Sensibilité oux pofomètres

Þ Effet de lq.transparencä
Le garn de 9 points sur l-g Gwc est
indépendæt de la tanspæence pour 

^les
sunulatioris effectuées ente I50 et 600 cmz. II
en est de même pour le G renouvelleñent
d'air qul reste aux environs de 6 pou:ts de
gain pour le système hygr¡oréglable. Par
contre en deçà. de 150 cmz, lorsque la
transparence tend vers 0, le gain en renou-
vellement d'air -s'approctte du gain pour la
VMC seule, : "' -

Tableau 2. Simulation CLIM sur la saison de clauJfe à 
''Ilappes (A¡¡rée CSII).

Elpothèses: F{ de ?4 m2; transparence 300 cmz; tenpérature intérieu¡e 19 
oG; appoi

d'eaul 6010 g/ioru.

DébÍt moyen
v.M.c.
(m%)

Débit moyen
haversant

(n%)

Débit moyen
globd
(m%)

n Gvuco

, NG'
renouvellement

daÍr

Système
autoréglable t05 t2 il7 0 i93 0 213

Système
hygroréglable 56,2 268 83 0, I03 0 I53

Hygrro-auto -48,8 + 158 -.i,1 -0 09 -0 06

CHAUD-FROID.PLOMBERIE - N' 464
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Mur faible, perta de charge100

Différence de

m3lh

50

0 20

Déb¡t

Fuite

de 100 cm

SoluÍions pour oméliorer to V.M.C.

Figute U. Courbes débit pression

O Principe de fonctionnement

Lair neuf est véhiculé dë I'extérieur vers

tuées, Le mouvement de I'au est assuré par
la VMC sllnple flux. Le débit d,air en
cuculahon da¡ls le mur est une des compo-
santes importantes dq rendement d,un tel
système.
Selon les pertes de chgrge du. mur et

" I'importance des fuÍtes paræites, le débit
d'au réel üaversant le mu¡ va fluctuer.
La cowbe débit-préssion du mur simulé est
donnée fi$ue U.

O Voriotion du rendement
sélon le n¡yeou rfétonchélté

En intoduisa¡t dans CLIM les ca¡acténsh_

. ques débit-presion du muÍ, on détermine
selon la pennéabilité le rgnouvellement d'au
global et le débit cllcùlant da¡ls le mur
(fißre l8).

Pour une taffpatence nulle, tout le débit
passe dars le mur. Pou¡ seulement I20 cmz

Figure 18. Simulation srur g jours de ma¡s
l9?0 à Trappes

3.3,3 Cgmporoisons
des diÍÍéreils systèmes

augmente.

La figrure 20 lllus[e ce plénomè¡e poiJrune
tansparence de 300 cm:.

de 5 ni/s, le

ii:ii#H
teme4l sur l'exrérieur ,. oi#j$fii¿
gþ.niË à I'air (bouches d'enréé * tuites) est
l¡féneu¡e aux 2 autres procédés,

Ires conséquences siÌ les consommations
d'énerge sont illustées par uyré simuJátion
effectuée sur l'ensemble d,une sa:son de
chauffe (tableau 3).

Si l'on ne considère que le débit VMC, le
système hyqoréglable atteu:t 46 % d'éco-

' ce est plus faibie, 2g %
sur I'alr par rapport au

es potü une tanspa-
l'ensembie des hy_
édem¡nent.

i ::t

Figrure.l9. Gainénergétique par'rapþort à ure maison identiqireaon équipée en isolatio¡dynanrique r -! '-'

200

t60

120

100

80

60

û

20

0ób¡t glob.l

Oóbh mur

Transpa.once en cm2

30 r20

o¿bit
en m3/h

300 900

,,i c

Transparence 
"a2 , "

't0

'.t

400 600 800
124 200

Gain énergétique simulé sur une saison
de chauff€ entr€ une mais<riì avec isola-
tion dynamique et uns autr€ maison qui
n'en possède pas.

5
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Tableau 3

CHAUD.FROID-PLOMBERIE - NO 464
185

Débit traversorrrt

240
moyg¡1þurnalier
en mJ/h hygro/6gl$hle

2?0

200

180

tl

{
dot¡tilð'f lux1 60É

140

129

10Ó

80

60

40,0

Simqlqtliln,GLll#
lo{crqÇnl tyge F4 ô
tra nsgrlÕnfc'3(X) crnl

hygroréglable

0 234567 I I 10 11

Vitesse du vent à 2 m du sol

Solutions potr(. oméllorer la V.M.C.

fi$re 20. Débit trave¡sant pour les ¡ystèmæ alto... hygro... et double flux

EcHNWÆ

conEa:ntes au ruveau de la mété0, du type cie

logement, du comportement suppoæ des

occupants (tenipélature tntéftewe' apport

dear¡, durée d'utilisation du débit foreô sn
cuisine, etc.),

Pæ conte la gualrtó d'r¡r modèle de slnula-
non est hmtée à h qt¡antité dos hypothèses
et des donnáes denEée dont certa¡nes sont
parfois mat connues (coeñcient de preston
réduc[on du vent rnétéo),

C'ept porugrioi le modèle ne rempiace pasla

mesue de teriaur à laquelle il doit ête
conûþoté pénodiquement 

E
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RéIérence I : ventilation et Eanspôrence à tair den
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Techruques du bâtiment n'2Ð

Référançe2: vent, ventilation et bâtrnent (cahiers
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RéÍérence 4: P. DALICIEIIX et C. NICOI¡I'S : élüde
des systèmes double flux (Note in-
teme EDF).

La prise en compte des débits tnversants
modifle notablement les perfornnnces des
systèmes de yentilation.

Une merileure gestion de I'au passe par

4 c-ct*¡,,

SimulationCLIM
Saiso¡ rlc chauffe moyetrne
Móteq CSlts station de TraPPes

Be¡rdément moyen de l'échangeur: 0,05

Système
D€bit d'air (n3/h) Con¡om¡ratiou :ctnúfaSc d¡ I'aÍr (kWh)

vMc ts¡verra¡t vMc
ì
'Eave¡sa¡t globale

Ãutorráglable l0s T2 zzgu' 267 2557

Eygoréglablc 56 27 ta40 590 rßo

'Ih,ublc flux i05 49 801 1052 r853

Double flsx
sans échangeur I05 49 2290 l0ö2 3342


