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Guy ROYER et Edmond.Antoine DECAMPS
Laboratoire de Physique-Environnement. Université de Rennes I.

Le renouvellement de l'aìr est indispensable ù la santé du bôti et à celle de ses
occupønts, d'où l'ídée d'associer solaire et aéraulique bíen que l'øir soit un
médiocre fluide caloporteur...
Après avoir mis au poìnt un chaufføge pü dall¿ basse
toire de Physique de l'environnement de l'universíté de

température, le labora-
Rennes a étudié divers

schémas d' installations héliothermiques avec VMC, systèmes quí devraient se
développer du fait de I'évolution des nouvelles techniques de constructíon, ù
la limite du kit.rortant,

rtreprise
:rve que
bles de
d'autres

rn de la

t désor'

Les orientations actuelles du mi- Ces travaux se sont développés
nistère de I'Urbanisme et du Loge- ultérieurement dans les systèmes
ment, prenant en compte les hauts non solaires [3] et ont débouché ré-
niveaux d'isolation de l'habitat, vi- cemment sur divers documents de

directeur au profit d'un concept

)occupa-';

sent à encouraeer I
I'aéraulioue ¿a-n-s te
celui-ci. '

Deouis une
laboråtoire de

'utilisation de
chauffage de

dizaine d'années, le
de I'envi-
ersité de

une politique
en zone à rayon-
a obtenu un erl-

performants

et surtout de permettre,
d'utiliserPériode hivernale,

synthèse [4, 5] relevant de concepts
cependant sensiblement différents
de notre approche inertielle. Citons
par contre la synthèse de campa-
gnes de mesures présentées au col-
loque AFME de juin 1985 [6] qui
reprend I'esprit des travaux de Guy
Royer depuis 1975.

Pour notre part, nos travaux ont
évolué vers la définition d'un sys-
tème d'alimentation d'une dalle
d'inertie traitée en volant thermi-

o Le chauffage solaire est ptus intá
ressant que I'eau sanitaire sol¡rirc.

gions.

En effet, en hiver, la température
de I'eau nettement in-
férieure confort sani-

nord de la Loire.

produite est
à celle d'un

truite à Locminé. Les propriétaires
ont supprimé au bout 

-de 
quelques

mois leur abonnement électrlque

que [7].
résultats
dans une

d'appoint,
celui-ci, vu ualité du solaire et

intégrées' ren'
I'abonnement

Celle-ci a débouché sur des
prometteurs, notamment
villa expérimentale cons-

la faible utilisation de ¡ Le chauffage so}rlrc en zone à
rayonnement diffus est économique-
ment plus rentable qu'en zones cli-
matiques méditerranéennes. La pé-
riode d'utilisation de mi-saisbn ap-
paralt nettement plus étendue au

laq
des sources annexes
dant le montant de

o Tout systèmG
évrlué en fonctlon

solaire dolt être

t i¡lai 86
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les coûts d'investissement et de
fonctionnement en tenant compte de
la durée de vie potentielle des instal-
lations. La recherche doit viser à un
abaissement des coûts et non à la
mise au point de systèmes ultra-
performants mais non commerciali-
sables. L'économie d'énergie an-
nuelle peut être supérieure à I'an-
nuité de remboursement de prêt à
lons terme couvrant le surcoût so-
lairé, qui de la sorte disparaît po-
tentiellement.

o L'eflicacité énergétique incluant
le solaire doit devenir la quatrième
dimension de I'architecture. Trop
longtemps, la thermique, négligée
par les architectes, a été confiée ex-
clusivement aux bureaux d'études,
en dehors de tout contexte concep-
tuel.

¡ Il n'y a pas d'opposition entre
captation active et passive, mais à
I'intérieur d'un rapport charges
thermiques/surface de captation,
des fonctions de transmittance, ab-
sorption, stockage, déstockage,
réémission, qui doivent être assu-
rées dans une notion de maximum
de rendement énergétique.

Il est donc a priori étonnant,
après avoir proposé et mis au point
un chauffage par dalle basse tempé-
rature, que nous puissions être
tentés d'associer solaire et aérauli-
que.

En fait, I'air souvent utilisé pour
véhiculer des calories n'est pas en
soi un bon fluide ( caloporteur >.
Comparé à I'eau dont L mf, contient
1 156 Wh par degré, I'air en ce qui
le concerne ne porte que 0,34 Wh
par m' et par degré Celsius soit
3 400 fois moins. Cependant, le re-
nouvellement d'air est nécessaire à
la fois à I'habitat (conservation des
matériaux) et à ses occupants.

Durant ces dernières années, une
meilleure façon de construire a
permis la réduction du taux imposé
de renouvellement, Conjointe-
ment, les progrès importants ac-

diminuer sensiblement les besoins
thermiques des logements.

Nous arrivons de la sorte à une
situation dans laquelle les apports
d'air renouvelé et recyclé pour sa-
tisfaire aux besoins du chauffage,
sont désormais à la mesure des exi-
gences physiologiques des occu-
pants.

Nous avonS, dès 1981, dans le
cadre du concours des 5 000 mai-
sons solaires, pour lequel deux de
nos projets ont été primés, entre-
pris !¡ne première approche aérauli-
que [10].
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Projet Cromlec'h
Bertrand Tessier, architecte

Ce projet
ticipé en qu
associés dès
architecturale a été notamment réa-
lisé dans un lotissement de 6 mai-
sons en ZUP sud de Rennes.

Le principe mis en æuvre (fig; 1)
consiste à donner au comble, dans
sa partie' haute généralement inuti-
liséè, le rôle de capteur solaire à air
intervenant directement sur la
VMC. Le versant de toiture exposé
au sud reçoit un double vitrage de
8 m¿ doté d'un volet roulant isolant
à fonctionnement automatique pi-
loté par cellule photo-électrique.
Le haut de comble ainsi éclairé est
séparé du volume habitable de

l'étage par une dalle d
épaisse (0,20). Cette dalle
face supérieure exposée a
nement solaire est peinte
constitue l'élément de la c

tion à la fois absorbeur, sto
réémetteur de calories.

La ventilation mécanique
lée double flux, placée d
pace de captation, bénéficir
chauffage solaire de I'air r

fonctionnement hiver, le vr
lant isolant est ouvert le
fermé la nuit. En fonctio'
été,le volet est fermé jour
Le chauffage d'appoint es
par convecteurs électriques
tionnels.

tervient quien espace-ti:
l'eau réchauffée des capteL
res se. décharge thermiquer
l'échangeur placé sur le
d'insufflation.

En demi-saison, les resso
la serre viennent, selon leu
de température, s'ajoui
autres ressources thermir
circuit.

En période d'été, les surr
de la serre sont éliminées r

tionnels.

cvc

Fig. l. Projet Cromlec'h.

Projet Horus (France-Cottages, Bouygues)
Guy Royer et Ph. Guibout, architectes

La fonction aéraulique s'exerce
par la VMC double flux, laquelle se

miques
eau. Le
lorsque
celle-ci

est supérieur à la température de
consigne. Les capteurs à eau sont
utilisés I'hiver sur éch4ngeur air-
eau pour subvenir aux besoins de
chauffage (ECCS, eau chaude,
chauffage solaire). De mars à octo-
bre, ils conviennent à la production
d'eau chaude sanitaiie solaire
(ECSS, eau chaude sanitaire so-
laire). Voir schéma fig. 2.

En période d'hiver, la serre n'in-
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Fig. 2. Projet Horus.
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Projet du Clos du Cens (HLM de Nantes)

Le disPositif mis en æuvre
consiste à-faire usage de caPteurs

iolaires à eau Pou: lã Production :.: a) de I'eau chaude solaire sani-
taire'en demi-saisons et en été,

- b) du chauffage Par échangeur
sur ÚMC en hiver.

A la faveur du disPositif, le ren-
dement énergétique global.de cap-
tation solairã est- considérablemcnt
amélioré et I'amortissement écono-
mioue de I'installation sensiblement
plu^s rapide.

Dans nos régions, le faible flux
solaire (ravonnément diffus élevé)
de I'hivèr ést insuffisant pour obte-
nir sur des capteurs à eau classiques
une élévatioñ de temPérature du
niveau de celui demandé Par I'eau
chaude sanitaire.

Par contre, il Permet d'obtenir
couramment les 18/20"C nécessaires
au confort thermique de I'habitat.

Pour une maison dans laquelle
on se sera déjà occupé de p-arv-enir

à de bons coefficients G et B, I'ins-
tallation comPrend :

- utt oanneâu de caPteurs à eau (6

à 10 m") ayant de bbnnes caracté-
ristiquei (facteur oPtique : 0,84,
K=6),
- un'ballon de 300 I avec échan-
geur annulaire,a un chauffe-eau électrique classi-
que de 150 à 200 I,
l- ,tn échangeur eau-air de grande
surface sur VMC,

- les circulateurs et régulations
aoorooriés.

^ Selón le degré de finesse que I'on

veut obtenir en fonction de I¿

cité d'investissement, Plu
schémas peuvent être envisag

manuelle.
En demi-saisons, RA 1 est ot

pilotée Par 02s.

Autre disposition - Ici, c'est
mission dè t'air neuf de MvfC
températu con

teur de nst
comprend Y),
leciìculat aL'

Vtvfc.
Le fonctionnement est entière
tomatioue.
La régúlation s'effectue en cas

sonde 02 à la sonde 03.

VMC.
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Fig. 3. Projet du CIos du Cens'
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En conclusion

I[ convient d'être sensible aux as-

nects positifs du chauffage. aérauli-

[uL. Un facteur, cePendant, ne

doit pas être négligé Par une cer-
taine-technocratie dominante pour
laquelle une réglementation
pseìdo-simplificatrice a pu être une
constante tentatlon.

L'amélioration des conditions
d'isolation, les réglementations sur
le renouvellemenid'air font que les

modes de vie jouent un rôle de P-lus
en plus déterminant dans le bilan

Par contre, dans le domaine PsY-

De même I'optimisation de Puis-
sance et donc 

-du 
rendement des

sources thermiques excessivement
adaptées à la réglementation,.elle-
même basée sui des statistiques
mé rs

du e-

soi à

un re
satisfaits.

S

i
p
c

des occuPants.

La situation est alors celle de 03 infé-
rieur à la temDérature de consigne avec
e2 > à e3 + 5'C lthermostat différen-
tiel).
EV.3 oasse sur 2-3.
Cette þosition condamne le fonctionne-
ment äe GT 1, met en route le circula-
teur C et ferme EV.C.
Lorsque 0z ( g¡ + 5"C, E.3V revient
sur 1-3.
Le circulateur C s'arrête et ouvre
EV.C.
La situation 1 est rétablie.
Dans le fonctionnement de ce schéma
3' RA I est toujours ouvert et RA 2
termé.
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