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Avant-propos 
L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale 
d’organismes nationaux de normalisation (comités membres de I’ISO). L’élaboration 
des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de I’ISO. 
Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité 
technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec I’ISO participent également aux travaux. L’ISO col- 
labore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique. 

La tâche principale des comités techniques de I’ISO est d’élaborer les Normes interna- 
tionales. Exceptionnellement, un comité technique peut proposer la publication d‘un 
rapport technique de l‘un des types suivants : 

- type 1 : lorsque, en dépit de maints efforts au sein d‘un comité technique, 
l’accord requis ne peut être réalisé en faveur de la publication d‘une Norme interna- 
tionale; 

- 
technique et requiert une plus grande expérience; 

type 2: lorsque le sujet en question est encore en cours de développement 

- type 3 : lorsqu’un comité technique a réuni des données de nature différente 
de celles qui sont normalement publiées comme Norme internationales (ceci pou- 
vant comprendre des informations sur l’état de la technique, par exemple). 

La publication des rapports techniques dépend directement de l’acceptation du Conseil 
de I’ISO. Les rapports techniques des types 1 et 2 font l’objet d’un nouvel examen trois 
ans au plus tard après leur publication afin de décider éventuellement de leur transfor- 
mation en Normes internationales. Les rapports techniques du type 3 ne doivent pas 
nécessairement être révisés avant que les données fournies ne soient plus jugées vala- 
bles ou utiles. 

L‘ISO/TR 4227, rapport technique du type 2, a été élaboré par le comité technique 
ISO/TC 146, Qualité de l’air. 

Les annexes A, B et C font partie intégrante du présent Rapport technique. 
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Introduction 
Afin de protéger l’environnement, on doit examiner beaucoup d’aspects différents de 
la qualité de l‘air. Parmi ceux-ci, on peut citer l’obtention d’informations sur la qualité 
locale, régionale ou globale de l‘air, la prévision de la qualité probable de l‘air dans 
l’avenir, l’évaluation des possibilités de contrôle ou l’examen des relations complexes 
existant entre la formation et la dérive de la pollution en suspension dans l‘air. En outre, 
selon les pays, ces tâches peuvent être formulées de facon différente suivant les critè- 
res industriels et topographiques ou climatiques. Par conséquent, chaque pays a créé 
un type différent de système de contrôle de la qualité de l‘air ambiant. On constate sou- 
vent que les résultats obtenus ne peuvent pas être comparés directement. C’est pour 
cette raison qu’un certaine normalisation a été entreprise (voir IS0  7168) afin d’établir 
un échange international fructueux dans le domaine des données relatives à la qualité 
de l’air ambiant. Dans le présent Rapport technique est introduite une classification 
susceptible d’être utilisée comme base pour la normalisation des tâches de contrôle de 
la qualité de l’air ambiant. La normalisation n’est raisonnable et possible que pour les 
systèmes de contrôle de la qualité de l’air traitant de problèmes équivalents. On consi- 
dère les tâches de contrôle de la qualité de l‘air comme étant équivalentes, si elles tom- 
bent dans une catégorie du schéma de classification qui englobe la tâche, de même 
que l’aspect principal du véritable schéma de mesure. En employant ces classifications, 
toutes les méthodes de mesures possibles sont disposées sous forme d’une matrice, 
dans laquelle chaque colonne verticale représente un problème particulier et chaque 
ligne horizontale représente une caractéristique spécifique de la méthode de mesure. 
Grâce à la matrice, il est possible d’établir des comparaisons détaillées entre différents 
aspects des méthodes de contrôle de la qualité de l’air. 
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Planification du contrôle de la qualité de l'air ambiant 

1 Domaine d'application 

Le présent Rapport technique établit un schéma de classifica- 
tion devant constituer une base générale pour la normalisation 
internationale du contrôle de la qualité de l'air ambiant et qui 
permet la comparaison des méthodes de contrôle de la qualité 
de l'air ambiant existantes et en cours d'élaboration. Les résul- 
tats de ces comparaisons peuvent servir de directives en vue 
d'établir une normalisation. a 
2 Références normatives 

Les normes suivantes contiennent des dispositions qui, par 
suite de la référence qui en est faite, constituent des disposi- 
tions valables pour le présent Rapport technique. Au moment 
de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. 
Toute norme est sujette à révision et les parties prenantes des 
accords fondés sur le présent Rapport technique sont invitées à 
rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récen- 
tes des normes indiquées ci-après. Les membres de la CE1 et de 
I'ISO possèdent le registre des Normes internationales en 
vigueur à un moment donné. 

IS0 4225 : 1980, Qualité de l'air - Aspects généraux - Voca- 
bulaire. 

IS0  4226 : 1980, Qualité de l'air - Aspects généraux - Unités 
de mesure. 

IS0 6879 : 1983, Qualité de l'air - Caractéristiques de perfor- 
mance et concepts annexes pour les méthodes de mesure de la 
qualité de l'air. 

IS0  7168 : 1985, Qualité de l'air - Présentation sous forme 
alphanumérique des données relatives à la qualité de l'air 
ambiant. 

IS0 8601 : 1988, Éléments de données et formats d'échange - 
Échange d'imformation - Représentation de la date et de 
l'heure. 

IS0  9359 : 1989, Qualité de l'air - Échantillonnage stratifié 
pour l'évaluation de la qualité de l'air ambiant. 

3 Considérations générales 

Toutes les tâches de contrôle de la qualité de l'air ambiant sont 
conçues pour évaluer les conséquences sur l'environnement. II 
n'est donc pas suffisant de se contenter de mesurer certains 
polluants atmosphériques. II est également nécessaire d'établir 
une corrélation entre les résultats de ces mesures et les effets 

constatés. Par ailleurs, il est bien connu que la concentration 
d'un polluant atmosphérique au niveau du sol peut être en cor- 
rélation avec les débits d'émission et avec ses conditions de 
propagation, ce qui signifie qu'il y a une relation de cause à 
effet entre la source, la propagation et les effets de la polution 
atmosphérique. 

Pour quantifier cette notion, on utilise trois concepts fonda- 
mentaux : l'émission, la transmission et I'immission. Ces con- 
cepts sont expliqués d'une façon générale ci-après (voir aussi 
IS0  4225). 

L'émission est le transfert de la pollution atmosphérique de la 
source à l'atmosphère libre. 

L'immission est le transfert de la pollution atmosphérique de 
l'atmosphère libre à un récepteur tel qu'un être humain, une 
plante ou un immeuble. La sommation du débit de I'immission 
sur une période de temps donne la dose d'immission, c'est-à-dire 
l'absorption totale de polluant atmosphérique par le récepteur. 

Les lieux où l'émission ou I'immission se produisent sont définis 
par la surface enveloppante de la source ou du récepteur. 

La transmission désigne collectivement des phénomènes qui 
ont un effet sur les polluants atmosphériques dans I'atmos- 
phère libre entre la source et le récepteur. Ces phénomènes 
comprennent toutes les conséquences physiques dynamiques 
telles que la dilution de l'agent polluant dans l'air ainsi que les 
réactions physiques et chimiques susceptibles de se produire. 

Pour donner de ces concepts une expression quantitative, il 
convient d'employer des flux massiques ou des flux d'autre 
paramètre quantifiable et leurs dérivées. Les unités de mesure 
sont données dans I'ISO 4225. La figure 1 illustre l'émission, la 
transmission et I'immission. Des explications détaillées de ces 
concepts mathématiques sont données dans l'annexe A. 

Conformément à ces définitions, I'immisson est un flux massi- 
que ou un flux d'une autre caractéristique quantifiable, par 
unité de temps, qu'il convient de mesurer, si possible, au 
niveau du récepteur. Habituellement, il est nécessaire de con- 
naître I'immission dans un certain nombre de récepteurs diffé- 
rents et ne pas limiter ses mesures à un seul récepteur. II est de 
règle qu'une étude d'ensemble de la pollution atmosphérique 
soit conçue pour mesurer I'immission aux récepteurs et les con- 
séquences éventuelles. En partant de cette idée, il est possible 
d'en venir à l'idée de ((récepteur virtuel)) avec des surfaces uni- 
taires et des propriétés unitaires et d'étudier, pour chaque 
récepteur de cette sorte, I'immission possible comme une fonc- 
tion de l'espace et du temps. Un récepteur virtuel pourrait être 
simulé par un système de mesure spécial, ou il pourrait avoir 
une corrélation définie avec une concentration au niveau du sol 
ou du dépôt. 
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Émission - Transmission - Immission 

I Source 

Figure 1 - Illustration des concepts d'émission, de transmission et d'immission 

4 Formulation des tâches 4) 
qualité de l'air ambiant? 

Déterminer l'efficacité de l'action du contrôle sur la 

4.1 Fixation des objectifs 5) Fournir des données en temps réel pour une alerte et 

Avant de commencer les mesures, il est essentiel de cerner 
exactement le problème à résoudre et quelles contraintes il 
pourra entraîner sur un système de mesure «idéal». 

pour un système d'alarme? 

6) 
teur? 

Déterminer les rapports entre la source et le récep- 

Un résumé des questions à se poser est donné ci-après. 

Le problème fondamental a-t-il été défini? a) 

1) Y a-t-il un problème de pollution atmosphérique réel 
ou un problème potentiel? 

2) A-t-on besoin d'un système de contrôle? 

3) Quels devraient être le but et les limitations du con- 
trôle? 

b) Dans quelle mesure le problème fondamental se 
rapporte-t-il aux fonctions de contrôle suivantes? 

1) Quantifier la qualité de l'air ambiant et ses variations 
dans l'espace et dans le temps? 

2) Constituer la base d'un règlement du contrôle de la 
pollution atmosphérique? 

3) 
intégré? 

Fournir des données pour un système de contrôle 

7) Analyser les caractéristiques et les conséquences de 
la circulation locale des véhicules? 

8) Indiquer les tendances en vue de répondre aux exi- 
gences des plans d'implantation industriels et du plan 
d'urbanisme? 

9) Fournir des données en vue de modélisation urbaine 
opérationnelle? 

101 Fournir des données pour échange d'informations 
interjuridictionnel? 

11 I Se connecter à d'autres systèmes de contrôle? 

c) Quels sont les impératifs d'ordre économique et techni- 
que? 

1) Quels sont les fonds disponibles et comment ceci se 
rapporte-t-il à la fiabilité des données à obtenir sur la 
qualité de l'air ambiant? 

2) Quelles sont les difficultés pour se procurer les fonds 
nécessaires? 
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3) Quelle est la main d'œuvre nécessaire pour assurer 
le fonctionnement, l'entretien, la réparation, I'étalon- 
nage et l'évaluation des données sur la qualité de l'air 
ambiant? 

4) Quelles sont les compétences du personnel à exiger? 

5) Faut-il prévoir une formation du personnel? 

6) Peut-on mettre sur pied un planning réalisable? 

4.2 Classement par catégories fondamentales 

Après avoir fixé les objectifs du contrôle, il importe de formuler 
les tâches. Cependant, pour pouvoir le faire, il est avant tout 
essentiel de répondre à un certain nombre de questions concer- 
nant les objectifs de l'étude, la zone au-dessus de laquelle la 
qualité de l'air est à évaluer, la durée de l'étude et la manière 
suivant laquelle les données obtenues doivent être analysées et 
présentées. 

II est suggéré de sérier les questions en les classant par catégo- 8 ries comme suit 

a) Objectif 

1 . . . 
2 . . . Diagnostic 

3 . . . Prévision 

Détermination des faits 

b) Analyse et présentation des données 

. 1 . . Tableau 

. 2 . . Distribution des fréquences 

. 3 . . Valeurs caractéristiques 

c) Zone d'évaluation de la qualité de l'air 

. . I . Evaluation ponctuelle 

. . 2 .  

. . 3 . 
Zone non quadrillée 

Zone quadrillée 

d) Durée de l'étude d'ensemble 

. . . 1 Échantillonnage d'air quasi instantané 

. . . 2 Echantillonnage programmé par période globale 

. . . 3 Échantillonnage quasi continu 

L'ordre dans lequel ces catégories sont énumérées ne signifie 
pas que les tâches doivent être traitées dans cet ordre. Le 
numérotage est un moyen d'indentifier les questions et les 
plans d'échantillonnage correspondants. Ainsi attribue-t-on à 
chaque tâche de contrôle de la qualité de l'air une identification 
à quatre chiffres. 

Des détails sur cette classification sont donnés en 4.3 à 4.6. 

4.3 Objectif 

L'objectif peut essentiellement être divisé en l'une des trois 
catégories : détermination des faits, diagnostic, prévision. La 
quantité de données nécessaires pour résoudre le problème 

s'accroît avec chaque catégorie. Par exemple, l'établissement 
d'un diagnostic suppose qu'au préalable des faits aient été 
déterminés, et toute prévision implique normalement qu'on ait 
déjà déterminé des faits et établi un diagnostic. 

Dans la plupart des cas, il y aura lieu de faire des mesures pour 
résoudre le problème. Cela signifie qu'il existera des incertitu- 
des sur les données obtenues dues à l'erreur expérimentale, à 
des paramètres de transmission inconnus, etc. En consé- 
quence, cela conduit à une incertitude sur les résultats que l'on 
peut quantifier grâce à des méthodes statistiques. Pour cette 
raison, il est nécessaire de définir, en même temps que I'objec- 
tif, la crédibilité statistique minimale (ou le degré d'incertitude) 
admissible pour que le problème puisse être résolu. 

4.3.1 Determination des faits 

Par cette expression, on entend la constatation et I'enregistre- 
ment sur des documents des chiffres relatifs aux situations 
d'émission, de transmission et d'immission. La détermination 
des concentrations au niveau du sol selon les différentes direc- 
tions du vent, etc., sont des exemples types. 

4.3.2 Diagnostic 

Un diagnostic est la découverte de la raison pour laquelle il 
existe des situations particulières d'immission. En voici des 
exemples : les immissions particulières dues à des conditions 
spéciales d'émission ou de transmission, la localisation précise 
d'une source d'émission particulière, l'attribution des polluants 
atmosphériques à une ou plusieurs sources spécifiques d'émis- 
sion, la détermination de la proportion dans laquelle une source 
contribue à créer une situation d'immission définie. 

Pour accomplir des tâches telles que celles-ci, la mesure des 
seules concentrations des polluants atmosphériques au niveau 
du sol peut ne pas être suffisante, et il arrive qu'on ait à effec- 
tuer des mesures supplémentaires ou à se procurer des infor- 
mations sur l'émission, la transmission et leurs effets possibles 
afin qu'une corrélation puisse être établie. II en sera ainsi pour 
l'identification de sources à la suite de plaintes, pour l'analyse 
de situations dans des conditions stationnaires, et pour la 
détermination de la quantité relative de pollution atmosphéri- 
que attribuable au chauffage des locaux, à la circulation des 
véhicules ou à d'autres sources dans des situations particuliè- 
res. 

4.3.3 Prévision 

II convient qu'une prévision donne des renseignements au sujet 
des immissions prévues pour l'avenir. II peut s'agir de prévi- 
sions à long terme reposant sur des données climatiques ou sur 
des renseignements concernant des modifications suscep:ibles 
de se produire dans l'émission ou la transmission, ou de prévi- 
sions à court terme pour des conditions spéciales de transmis- 
sion, par exemple, des conditions stationnaires, de direction et 
de vitesse du vent, de réactions chimiques, de conditions spé- 
ciales d'émission. 

Comme exemple type, on peut citer l'évolution à long terme 
des immissions due à une production industrielle accrue, aux 
conséquences des mesures d'affaiblissement de la pollution 
prévues, ou aux immissions résultant d'émissions accidentelles. 
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4.4 Analyse et présentation des données 

L’analyse et la présentation des dqnnées doivent être en rela- 
tion étroite avec l‘objectif de l’étude d’ensemble. L‘analyse des 
données doit produire suffisamment d‘informations pour résou- 
dre le problème. Par exemple, les renseignements suivants peu- 
vent s’avérer nécessaires : 

a) valeurs quotidiennes moyennes de tous les polluants 
atmosphériques; 

b) variations diurnes dans les concentrations de tous les 
polluants atmosphériques; 

c) durée pendant laquelle, chaque jour, certaines valeurs 
ont été dépassées (percentiles); 

d) concentrations moyennes de polluants atmosphériques 
sur certains sites quand le vent vient de certaines sources 
dominantes: 

e) distribution des fréquences; 

f )  valeurs maximales (par heure, par jour, par mois); 

g) analyse des régressions multiples. 

II importe de veiller à ce que l‘analyse et la présentation des 
données en vue de corrélations spécifiques ne conduisent pas à 
la perte de renseignements qui peuvent être requis à une date 
ultérieure. Par exemple, la situation d’immission est complète- 
ment décrite par une fonction dépendant du temps et du vec- 
teur espace à trois dimensions dans la zone étudiée. 

La fonction espace-temps mesurée pourrait être présentée soit 
pour chaque site comme une fonction du temps soit à un ins- 
tant donné comme une fonction spatiale. La plupart du temps, 
les problèmes sont beaucoup plus complexes et impliquent le 
fait que I’immission dépende de certains paramètres d’émission 
et de transmission. Étant donné que ces paramètres sont égale- 
ment des fonctions espace-temps, on peut en déduire les rela- 
tions dont on a besoin si celles-ci et I’immission sont données 
comme une fonction du temps et de l’espace. Par ailleurs, 
I’immission peut être présentée comme une fonction de ces 
paramètres eux-mêmes. En procédant ainsi, on perd des rensei- 
gnements sur le temps et l‘espace. Par exemple, la dépendance 
de I‘immission par rapport à la direction du vent découle simple- 
ment de ces deux fonctions : de I’immission considérée en tant 
que fonction du temps, de la direction du vent en tant que 
fonction du temps. Cependant, si les données sont réduites de 
cette façon, on perd l’information sur le temps et la dépen- 
dance de I‘immission par rapport au temps ne peut être récupé- 
rée s’il s’avère nécessaire de procéder à des recherches supplé- 
mentaires sur les conséquences des autres paramètres. Ces 
aspects doivent donc être considérés attentivement lorsqu’on 
met en place un plan de mesures et qu’on décide de I’appareil- 
lage. 

La présentation des données peut être faite de trois manières 
différentes, comme décrit en 4.4.1 à 4.4.3. 

4.4.1 Tableaux 

C’est la présentation des données sous forme de listes, telles 
que les valeurs mesurées de I‘immission ou de ce qui en tient 
lieu, selon l‘endroit, le temps ou d‘autres paramètres se rappor- 

tant à la question. Ces tableaux fournissent les ensembles de 
données les plus importants permettant une évaluation géné- 
rale pour une dépense minimale. 

Ces tableaux sont souvent une présentation des différentes 
interdépendances telles que l’interdépendance de I‘immission 
sur l’émission ou sur la transmission. Ces interdépendances 
sont généralement de nature aléatoire. Des exemples types de 
ce genre de présentation sont 

- tableaux des valeurs mesurées conformément aux 
coordonnées des différents points d‘échantillonnage pen- 
dant des durées différentes, ou pour des conditions spécia- 
les de transmission; 

- tableaux des valeurs mesurées pour des points 
d’échantillonnage sélectionnés, dans l‘ordre chronologique. 

4.4.2 Distribution des fréquences 

La distribution des fréquences décrit le rapport entre les valeurs 
d’une caractéristique et leur fréquence de renouvellement abso- 
lue ou relative. Cette fréquence peut être présentée comme 
étant réelle, relative ou cumulative et peut être exprimée sous 
forme de tableau, de graphique (voir figure 2) ou par des coeffi- 
cients d’une fonction. Un exemple type est celui des fréquen- 
ces relatives auxquelles se produisent des valeurs mesurées 
dans des limites définies de concentration pour tous les points 
de mesure dans une zone d‘évaluation pendant la durée pres- 
crite. 

II y a lieu de noter que cette méthode de réduction des données 
entraîne habituellement une perte par rapport aux renseigne- 
ments initiaux puisque l’identification individuelle de chaque 
valeur mesurée a disparu quand on a procédé au calcul des 
résumés statistiques. 

4.4.3 Valeurs caractéristiques 

Dans bien des cas, les résultats peuvent être exprimés par un 
petit nombre de valeurs caractéristiques, par exemple I’estima- 
tion moyenne des indices percentiles indiqués. Ceux-ci peuvent 
être déduits de la distribution des fréquences, ou calculés 
d’après la liste originale ou encore être obtenus directement 
pendant le mesurage au moyen d‘une évaluation automatique. 
La présentation des données par des valeurs caractéristiques 
donne la proportion la plus élevée de réduction de données 
avec une perte correspondante des informations initiales. 

a 

4.5 Zone d’évaluation 

Dans la plupart des cas, il est nécessaire d’évaluer I’immission 
par rapport à un certain nombre de récepteurs différents possi- 
bles et non pas pour un seul récepteur spécial localisé en un 
certain point. Pour cette raison, on utilise la notion de récep- 
teurs virtuels. Pour une étude des concentrations au niveau du 
sol, la surface d‘un récepteur virtuel pourrait être placée à une 
certaine hauteur au-dessus du niveau du sol, tandis que pour 
une étude sur la corrosion des bâtiments, on pourrait choisir 
une surface ayant la forme de ce bâtiment. II convient que les 
systèmes de mesure soient placés de façon à donner des 
valeurs représentatives de la surface totale. 
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Figure 2 - Exemples de présentations graphiques de la distribution des fréquences 

La zone d’évaluation peut être décrite par des coordonnées 
fixes ou mobiles et elle peut comporter une seule zone ou un 
certain nombre de sous-zones différentes. Par exemple, la 
tâche du mesurage est complètement définie en ce qui con- 
cerne la zone s’il est possible d’en fixer les limites ou d‘en don- 
ner une définition conformément aux critères suivants : 

- critères géographiques ou frontières entre pays; 

- sources ou groupes spéciaux de sources; 

- conditions spéciales de transmission, ou objets spé- 
ciaux à protéger. 

Pour des raisons pratiques, le mieux consiste à distinguer trois 
catégories de zones d‘évaluation, à savoir: une évaluation 
ponctuelle, une zone non quadrillée et une zone quadrillée (voir 
figure 3). Dans chacun de ces trois cas, les emplacements 
d’échantillonnage sont choisis différemment. Si la zone d’éva- 
luation comporte un seul ou plusieurs points fixes, les emplace- 
ments d’échantillonnage sont donnés directement par l’énoncé 
du problème. Si la zone d’évaluation se compose d’une seule 
ou de plusieurs zones qui sont à évaluer sans résolution spa- 
tiale, le mesurage peut être effectué sur des échantillons au 
hasard. Le nombre et la répartition des sites d‘échantillonnage 
sont déterminés par la variance du critère mesuré et la précision 
requise. Si une zone est à évaluer en fonction de la localisation 
de I’immission, le nombre et la distribution des sites d’échantil- 
lonnage dépendent aussi de la résolution spatiale requise. 

4.5.1 Évaluation ponctuelle 

La zone d’évaluation peut comporter un point ou plusieurs 
points d‘évaluation choisis indépendamment les uns des autres 
dans l‘espace. Un point d‘évaluation est défini comme une 
petite zone continue dans laquelle une subdivision supplémen- 

taire n’est ni possible ni nécessaire pour l‘évaluation de I’immis- 
sion. Le point d’évaluation est représenté par le système de 
mesure employé. Des points d’évaluation isolés peuvent, selon 
le cas, être stationnaires ou mobiles, par exemple une personne 
ou un point situé 5 km dans le sens du vent en aval d‘une 
source. Un certain nombre de points indépendants combinés 
en une seule zone d’évaluation pourraient s’appliquer au cas 
d’une aire de jeux (voir figure 3). 

4.5.2 Zone non quadrillée 

Une zone d’évaluation non quadrillée peut être constituée 
d‘une zone ou de plusieurs zones. Lorsqu’on veut connaître 
I’immission pour chaque zone considérée comme un tout, et 
qu‘il est nécessaire d’avoir plusieurs sites d’échantillonnage 
pour chaque zone, la résolution spatiale n‘est pas nécessaire 
(voir figure 3). On peut en prendre pour exemple, la détermina- 
tion de la moyenne des concentrations de dioxyde de soufre 
dans une zone industrielle où il peut y avoir plus d‘un site 
d‘échantillonnage et où aucune résolution spatiale de I‘immis- 
Sion n’est nécessaire entre les sites. Comme autre exemple 
d’évaluation d‘un nombre de sous-zones, on peut citer la déter- 
mination du taux de fréquence d’une concentration de dioxyde 
de soufre de 75 % dans les zones industrielles, résidentielles et 
de loisirs d‘une ville. 

4.5.3 Zone quadrillée 

A l’intérieur d’une zone d‘évaluation, il convient que I’immis- 
sion soit évaluée en fonction de l‘espace. Cela signifie que 
l‘énoncé du problème doit fixer une certaine résolution spatiale 
(voir figure 3). La puissance de la résolution spatiale est donnée 
par la densité du point d’échantillonnage, la précision du mesu- 
rage et les éventuels renseignements supplémentaires concer- 
nant la distribution spatiale de I’immission. S’il est nécessaire 
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de faire une évaluation dans un temps limité, la résolution spa- 
tiale dépend en outre de la variance du critère à mesurer et par 
conséquent de la fréquence du mesurage. On peut prendre 
pour exemple, la détermination de lignes d'égale concentration 
moyenne où une certaine valeur limite est dépassée a l'intérieur 

de la zone d'évaluation, OU la détermination de la diminution de 
la concentration de monoxyde de carbone à mesure que 
s'accroît la distance à une grande route pendant que le vent 
souffle dans certaine direction, la connaissance de la distribu- 
tion de l'émission servant de renseignement supplémentaire. 

Évaluation ponctuelle 

La zone d'évaluation est composée de points 
d'évaluation fixes, par exemple les aires de 

A 

Coordonnée de position 

6 

/ Zones non quadrillées 
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d'elles est caractérisée par une valeur moyenne 
de concentration au niveau du sol. 
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Figure 3 - Zone d'évaluation et résolution spatiale 
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4.6 Durée d‘observation de l‘étude 

La durée d‘observation de l‘étude peut comporter un ou plu- 
sieurs segments différents sur l‘axe du temps. Sur chaque seg- 
ment, les immissions peuvent être évaluées en tant que valeurs 
moyennes rapportées soit au temps réel, soit au laps de temps. 

À cause des variations des conditions d‘émission et de trans- 
mission pendant différentes périodes (année, semaine, journée) 
et des cycles irréguliers de l’émission et de la transmission, la 
durée d‘observation de l‘étude est à définir très soigneusement. 
Cela est surtout vrai si différents cycles se déroulant en même 
temps sont à considérer, par exemple le recouvrement des 
cycles matinaux de chauffage locaux avec la densité de la circu- 
lation journalière. 

Pour des raisons pratiques, on propose la différenciation en 
échantillonnages quasi instantanés, en échantillonnages pro- 
grammés par périodes globales et en échantillonnages quasi 
continus. Les échantillonnages quasi instantanés impliquent 
que la durée de l’échantillonnage est fixée par l’énoncé de la 
tâche à effectuer. Les échantillonnages programmés par pério- 
des globales impliquent qu’on considère surtout les valeurs 
moyennes. Ici, le nombre d’échantillons d‘air et la durée de 
l’échantillonnage dépendent uniquement de la variance du 
paramètre à mesurer et de la précision requise. Les échantillon- 
nages quasi continus impliquent que la durée de I’immission est 
à mesurer. Dans ce cas, le nombre d’échantillons d‘air dépend 
de la résolution en temps requise et de la reproductibilité du 
système de mesurage. 

4.6.1 Échantillonnages quasi instantanés 

Pour les échantillonnages quasi instantanés, un ou plusieurs 
échantillons d‘air sont pris pendant une période prescrite. 
L‘heure de départ au début de la période et la durée seront défi- 
nies par l’énoncé de la tâche à effectuer. La période prise en 
compte pour l’étude couvre les durées d’échantillonnages (voir 
figure 4) et celles-ci peuvent correspondre à une occasion uni- 
que, à des cycles d’occasions ou à des périodes de situations 
spéciales. 

Des exemples sont 

- la concentration de monoxvde de carbone à 8 heures 
25 minutes le 25 juin 1973 [1973:06-25T08 : 251)l; 

- 
dant l’hiver; 

- 
sion. 

l’état de I’immission au lever du soleil chaque jour pen- 

l’état de I’immission au début de la rupture d‘une inver- 

4.6.2 Echantillonnages programmés par périodes 
globales 

La durée de l‘évaluation peut comporter un ou plusieurs inter- 
valles de temps pendant lesquels I‘immission est évaluée indé- 
pendamment du temps et où le nombre d’échantillons d’air au 
cours de chaque période dépend de la variance de la quantité à 
mesurer. Aucune résolution en temps de la quantité n‘est 
nécessaire au cours de chaque période. À nouveau, il peut 
s‘agir d’occasions uniques, de cycles d‘occasions ou de situa- 
tions spéciales (voir figure 4). 

Des exemples sont 

- valeur moyennes de I’immission entre O heure le 13 juin 
1973 (1973-06-13TOO : 00) et O heure le 14 juin 1973 (1973- 
06-14TOO : 00); 

- valeur moyenne sur une année; 

- valeur moyennes sur les quatre saisons d’une année; 

- 
chauffage; 

- 

valeur 90 96 pour l’heure de pointe ou la période de 

valeur moyenne de I’immission pendant une inversion. 

4.6.3 Échantillonnages quasi continus 

Ici, la période d’étude couvre un ou plusieurs intervalles de 
temps durant lesquels I’immission est évaluée en fonction du 
temps (voir figure 4). La résolution en temps accessible est limi- 
tée par la fréquence d‘échantillonnage, la reproductibilité et la 
disponibilité des données relatives à la durée de l’émission, de 
la transmission et de I‘immission. 

Si l’on examine les durées de situations périodiques, la résolu- 
tion en temps est en outre limitée par le nombre de fois où la 
situation est répétée. Dans ce cas, les moyennes peuvent être 
évaluées en utilisant les données des mêmes durées relatives 
d‘un certain événement à l’intérieur de chaque période. D‘où le 
degré de signification du résultat sera aussi influencé par la vari- 
bilité, d’une période à l‘autre, du paramètre considéré. Cepen- 
dant, le degré de signification peut être amélioré à nouveau en 
augmentant le nombre de périodes de mesure. À nouveau, il 
peut s‘agir d‘occasions uniques, de cycles d‘occasions ou de 
situations spéciales. 

Des exemples sont 

- durée de I‘immission le 27 novembre 1973 
(1973-11-27); 

- cycles diurnes ou annuels; 

- alertes au smog. 

NOTE - Au cours des alertes au smog, on peut faire la différenciation 
en ce qui concerne le temps pendant le mesurage. 

5 Système de mesurage 

Les détecteurs ont besoin d’une quantité définie de polluants 
atmosphériques avant de fournir une réponse, et un certain 
laps de temps est nécessaire avant de pouvoir procéder à 
l‘observation d’une mesure de concentration. Ces conditions 
déterminent la plus petite résolution espace-temps du détec- 
teur. Ces caractéristiques ainsi que d’autres exigences sur les 
appareils de mesure sont données dans l’annexe B et doivent 
être prises en considération au même titre que le schéma de 
mesure pour l’évaluation du système de mesure (voir également 
IS0 6879). 

1)  Représentation conforme à l’lS0 8601. 
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