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CHAPITRE PREMIER 

INTRODUCTION 

L'unc des premieres habitations occupies par rhommo lorsqu'il est 
sorti do ses cavernes 6tait probablement ]a maison en terre. Certes, les 
modifes les plus anciens de construction en terre quo ron connaissc 
nous paraissent primitifs dans l'optique do nos normes actuelles. 
L'hommo pr~historiquc no faisait gu&re autrc chose quo de coller de la 
bouc sur des potcaux de bois lis los uns aux autres. Mais cola suffisait 
i lui donner ia meilleure protection connuc i I'6poque, t l'exccption des 
cavornes. 11 avait en outre l'avantage dc pouvoir se d6placer et done de 
vivre li o6 il Ic d6sirait. 

Peu Apeu, il apprit que certaincs sortcs do boues permettaicnt do 
faire do meilloures maisons, et que certaines parmi les meilleures pou
vient durer pendant sa vie entikre. 

Do nos jours, il cxiste de par le monde de nombrcuses habitations 
en terre vicilles do plusieurs siicles. L'homme s'est apergu quo les mai
sons do tcrre les plus durables so trouvaient dans les rtgions peu plu
vicuses. Un climat humido est le pirc enncmi d'unc maison en terre. 

Aujourd'hui, grice aux connaissances acquisos sur la m~canique
des sols, on peut pr6dire et modifier Ic comportement des sols dans 
diverses conditions. 11 est possible do construirc, do nos jours, sans 
comp~tcnces sptciales, do belles maisons 6conomiques et durables i 
l'aide du plus ancien mat6riau do construction connu : Il terre qui nous 
entourc. 

Asscz curicuscment, cc sont los techniciens do la construction des 
routes qui ont acquis lc plus do connaissanccs sur le comportement des 
sols dans des conditions vari6cs. lls savent, par exemple, comment se 
servir do sols qui, depuis des silcs, Ctaient consid6r6s comme inuti
lisablc.-, en les combinant avec des matriaux appel6s stabilisants, pour 
pr6parer des m~langes qui sont excellents pour la construction en terre. 

Comme los plus importantes d6couvertcs, los connaissances nou
velles, dont une grando partic a tr acquise depuis la dorni.re guerre, 
sont issues des recherches do laboratoire faites par des techniciens do 
haute competcnce. 11 reste maintenant Adiffuser ces nouvolles tochni
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2 	 BATIR EN TERRE 

ques parmi les gens qui en ont le plus besoin, et qui pourront en tirer 
parti : les nombreux habitants du monde qui ont besoin de bonnes et 
durables maisons, mais qui ne peuvent d6penser bcaucoup d'argent pour 
les acheter, ou qui ne disposent pas des matdriaux manufactures moder

se 	trouve partout.nes. La terre, elle, 
L'un des grands buts de l'Agency for International Development 

est d'aider at satisfaire ces besoins. Dans le cadre de son programme 
d'effort personnel, programme qui, dans l'esprit de 'AID, permet de 
sauvegarder d'une part l'efficacit6, et d'autre part ]a fiert6 et ]a dignit6 
de ceux qu'on aide, I'AID prdsente cc manuel au titre de l'assistance 
technique. Dans ce petit livre on essaye de dcrire en termes simples 
les techniques les plus r6centes mises au point en m6canique des sols, 
de faqon que pratiquement n'importe qui, et n'importe oji, puisse btn6
ficier du grand nombre de travaux effectu6s par les savants. 

L'AID a autoris6 et financ6 un programme d'6tudes de la Texas A 
and M Research Foundation, a College Station, au Texas, destin6 a:• 

1. Rassembler et 6tudier ]a documentation existant sur la construc
tion de maisons de terre. 

2. 	 Faire de nouvelles recherches dans les domaines oi les connais
sances de cc que l'on pouvait faire avec la terre 6taient insuf
fisantes. 

3. Faire la synthisc de tous les renseignements cc ]a presenter sous 
la forme la plus efficace pour le plus grand nombre. 

On a recucilli des informations dans de nombreux pays et aupres 
de sources de toute sorte : livres, articles, rapports techniques, et m~me 
journaux. On a 6tudi6 plus de 300 documents. En outre, les sp6cialistes 
des sols de ]a Texas A and M University ont travaill6 dans leurs labo
ratoires, fait des essais sur les mat6riaux dont ils disposaient, et ajout6 
leurs r6sultats aux connaissances acquises. 

Ie pr6sent manuel s'efforce de presenter ces renseignements sous 
]a 	 forme la plus simple possible. Comme beaucoup de facteurs varient, 
m~me a l'int6rieur d'un pays donn6, il est impossible de donner tous 
les details correspondant Attel ou tel cas particulier, car cc livre 
s'adresse i tout le monde. 

II est tr~s difficile d'indiquer ne serait-ce que la faqon de cons
truire une maison tant il existe de par le monde de climats et de sols 
diffrents. C'est ainsi que dans les limites du seul Texas, les meilleures 
solutions ne sont pas du tout les memes dans les r6gions Est et Ouest de 
l'Etat. Ce qui conviendrait dans des parties de ]a vallse du Rio Grande 
et de la C6te du Golfe du Texas au Sud, serait moins recommandable 
dans le Panhandle, au Nord. 

C'est pourquoi le pr6sent manuel decrit dans les grandes lignes les 
types de sols que l'on trouve dans diverses parties du globe, et cc que 
l'on peut en attendre. Ensuite il indique la meilleure fagon de s'en 
servir, sculs ou en m6lange avec d'autres, pour qu'ils puissent etre 
convenablement utilis6s, ainsi que la fagon de les am6liorer A l'aide de 
stabilisants. Puis on explique laquelle des trois m6thodes g6n6rales de 
construction en terre est la mieux adapt6c au mat~riau disponible. In 
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d~crit 6galement des cssais simples que tout le monde peut executer, 
et qui permettent au bfitisseur d'6valuer la valeur de ce qu'il fait. 

Apr~s les chapitres sur le choix de l'emplacement Abfitir, la r6ali
sation de bonnos fondations pour les diff6rents types de maisons, et la 
construction du toit, le manuel contient des chapitres distincts sur les 
constructions en adobe, en terre dam~e, et en parpaings comprim~s. 

Comme les conditions et les mat~riaux disponibles varient beau
coup scion les endroits, le constructeur voudra souvent se fier Aison 
propre jugement. Aussi est-il important, pour tirer le meilleur parti de 
ce manuel, qu'il lise avec soin les premiers chapitres au moins avant 
de dicider de la meilleure fagon de r~soudre son probl~me. 

Comme dans toute profession, le bon ouvrier doit a sentir P son 
travail avant de se lancer trop loin dans 'entreprise. 

Le present manuel, nous l'esp6rons, lui permettra de le a sentir . 

Types de maisons en terre 

Le constructeur peut choisir entre trois modes principaux de cons
truction en terre, qui utilisent respectivement 

1. L'adobe ; 
2. La terre dam; 
3. Les blocs aggiomdris (ou faits i la machine). 
I existe encore deux m~thodes : utiliser des boules de terre; et 

clayonner puis coller une couche de terre. Mais elles ne donnent pas 
normalement les meilleurs r~sultats. 

BRIQUES EN ADOBE. - Le mode de construction utilisant des 
briques d'adobe pour monter les murs est sans doute la plus connue des 
vieilles techniques. Les briques sont fabriqu6es en plaqant une boue 

1. 	 Maison d'habitation, construite par Leon Watson et associgs, 4 
Albuquerque, Nouveau Mexique. C'est un exemple de la qualitd et 
de la beautd naturelle des constructionsen adobe du Sud-Ouest des 
Etats-Unis. 
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humide dans des boltes appeles %moules ). Ces moules sont retir6s 
peu apr~s que les briques soient faites, et on laisse ces derniares vieilir 
(ou s~cher) pendant environ un mois avant de les utiliser .ala construc
tion de murs. Les briques sont scelles les unes aux autres dans le mur 
par un mortier * qui peut 6tre constitu6 de m6me boue que celle qui 
a servi A faire les briques. 

Le principal avantage de 'adobe sur les autres m6thodes est sa 
simplicit6 qui permet d'obtenir des logements convenables avec le mini
mum d'habilet6. Si on travaille bien on aura des murs solides relative
ment exempts de fissures. D'autre part, on peut fabriquer les briques ,A 
ses moments perdus, et les mettre en reserve jusqu'" cc qu'on soit pr~tAles utiliser. 

L'adobe pr~sente divers inconv6nients. Les briques ont habituelle
ment un aspect assez grossier, et s'dbrchent facilement. Normalement 
l'adobe ne convient pas sous les climats o6 la hauteur des chutes de 
pluies d~passe 600 h 700 mm par an. 

Les murs en briques dadobe sont ordinairement aussi 616gants,
voire plus, quc ceux en terre dame, mais, dans les deux cas, ilest 
n6cessaire de proc~der i un surfagage pour obtenir un bon aspect. L'6l
gante maison de la figure 1 est en adobe recouvert de stucco. 

TERRE DAMIE *.- Dans cette m~thode, on construit des murs 
continus en damant ]a terre humide maintenue dans un solide coffrage 
en bois. Lorsqu'on a termin6 tne courte section du mur on d6place les 
banches vers le haut ou le c6t6, et on recommence 'op6ration jusqu'A 
cc que le mur soit tcrmin6. Le damage peut se faire 'tbras ou ,t I'aide 

FIG. 2 

• Le terme technique frangais pour terre dam~e est pis6. Cependant le 

pis6 contient g8nralement de la paille, cc qui n'est pas lecas ici. Pour 6viter 
toute confusion nous avons adnpt( I'expression plus g6n6rale de terre damdc. 
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d'une dame pneumatique mais, dans les deux cas, il faut pilonner le 
sol jusqu'A cc qu'il soit compact et tr~s ferme. Les dames pneumati
ques exigent plas d'habilet6 que les dames Amain pour obtenir un bon 
r~sultat. 

Un mur en terre damde bien fait est l'un des murs en terre les 
plus durables que l'on puisse faire. Certains ont dur6 des siacles. On 
peut utiliser de la main-d'euvre non sp~cialis~e pour le damage. 

La terre dam~e pr~sente les inconv~nients suivants 
I. 	11 n'est pas facile de travailler correctement; 
2. 	 La fabrication des lourdes banches de bois exige du temps, de 

l'argent, et une certaine habilet6. 
C'est pour la construction en terre dame que le choix du mat6riau 

doit 8tre fait avec le plus grand soin, sous peine de voir le s6chage pro
voquer du retrait et des fissures. 

On doit surveiller attentivement la quantit6 d'eau contenue dans 
la terre pour que le damage soit bon. 

Si l'on proc~de avec soin, le mur termin6 peut avoir bon aspect 
tel quel, sans rev~tement. Mais habituellement on fait un enduit de 
stucco, ou on peint Ic mur, pour lui donner un fini agr~ablc. L'adh6
rence du stucco ou de la peinture au mur peut 6tre difficile A obtenir 
si on ne prepare pas sp~cialement Ia surface. 

La figure 2 donne un exemple de maison en terre dam~e. 

BLOCS AGGLOMIRIS OU FAIRS A LA MACHINE. - On a 
r~ccmment construit plusieurs machines simples et peu cofiteuses desti
n6es a comprimer le sol pour en faire des briques ou des parpaings. Les 
blocs de terre ont plusieurs avantages. Ils sont sensiblement aussi r6sis
tants et durables que la terre dam~e. Les blocs qui contiennent cemme 
additif un stabilisant (produit chimique) sont presque aussi bons que ]a 
brique cuite, le bois de charpente, et d'autres mat~riaux de construction. 

3. Les murs de cette maison sont en parpaingslaits t la machine. 
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D'autre part, on peut fabriquer les murs aussi facilement qu'avec des 
briques d'adobe. Comme on laisse s'effectuer le s6chage et le retrait 
des parpaings avant de monter les murs, de fagon que ceux-ci soient 
pratiquement sans fissures, on peut utiliser pour ces blocs des sols qui 
pr~sentent un peu de retrait. 

Les murs en blocs agglom~r~s oat tr~s bel aspect (fig. 3) et il est 
normalement inutile de rev~tir leur surface, pour autant que l'on a utilis6 
une terre convenable. 11 y a lieu de noter cependant que le d6placement 
et le m6lange de la terre, et le transport des parpaings finis demande 
un grand effort physique. 

Les deux rn6thoues suivantes ne sont pas recommand6es pour des 
maisons que l'on souhaite durables. 

CLAYONNAGE ET COLLAGE. - Dans cette m6thode, on 
construit tout d'abord une cloison de poteaux ou pieux. Puis l'on entre
lace des branches, joncs, etc., entre les poteaux afin de preparer un 
support pour la boue que l'on colle des deux c6t~s de la cloison. On 
peut 6galement 6difier une double rang6e de poteaux et de joncs, et 
remplir de boue l'intervalle entre les deux ranges. La figure 4 montre 
une rnaison ainsi construite. 

I se produit souvent des fissures de retrait dans les murs de ce 
type, et un entretien permanent est n~cessaire. Pour les gens malades 
ou fig~s cette m~thode n'est pas bonne, car les maisons que l'on obtient 
peuvent n~cessiter des reparations auxquelles il leur est difficile de faire 
face. Dans de nombreux cas c'est un inconv6nient par rapport aux 
m6thodes indiqu~es pr~c~demment. 

Cette m6thode n'est pas tr~s pratique dans les r6gions o4 l'on ne 
dispose pas d'esp~ces de bois durables. 

BOULES DE TERRE. - Dans cette m6thode on fait avec une 
boue ferme des boules un peu plus grosses que la tete. On empile ces 
boules en couches 6paisses de fagon Amonter directement le mur sans 
coffrage. La boue doit 6tre assez ferme, de fagon t ne pas s'effondrer. Si 

4. La moitiM droite de la fagade de cette maison en Grace montre le 
clayonnage en place. Le collage sera efjectug par la suite. 
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un certain effondrement ou 6talement se produit, il faut remettre la 
boue en place Ala truelle, ou d~couper 1'exc6s de terre et le mettre sur 
le dessus. On doit monter le mur lentement, afin que chaque couche ait 
]a possibilit6 de durcir avant qu'on ne rajoute de ]a boue par-dessus.
Habituellement les ouvriers se tiennent debout ou assis A califourchon 
sur le mur de faqon a 6viter les 6chafaudages. 

Les seuls avantages de ce type de construction sont qu'elle se r~alise 
facilement et ne n~cessite que tr~s peu de materiel. Cependant on peut
g6n6ralement s'attendre A l'apparition de fissures de retrait, et celles-ci 
peuvent 6tre graves. 



CHAPITRE 11 

LES SOLS - LEURS UTILISATIONS 

Tous les sols ne peuvent pas 6tre utiliss avec succ~s pour la 
construction en terre. Quelques-uns sont bons sous presque tous les 

climats, d'autres sous les climats sees seulement. Beaucoup sont meil

leurs en m6lange avec des (( stabilisants )) qui augmentent leur coh6sion 
ou leur resistance "il'eau. Nous allons examiner dans cc chapitre les 

diffrentes sortes de sols, la fagon de les distinguer, et ]a recherche des 
utilisations possible. 

Types de sols 

En gros on distingue cinq types de sols : les graviers, les sables, 
les limons, les argiles, et les sols organiques. 

de roches, d'uneLe gravier se compose de fragments grossiers 
taille allant de 6 " 75 mm (les fragments plus gros sont appel6s blocs), 
d2 forme varide ronde, plate, ou anguleuse, et de nature diverse : 
granit, calcaire, marbre, etc. Si les fragments se d6sagr~gent ou meme 

n'est passe ramollissent apris un s6jour de 24 heures dans l'eau, le sol 
du gravier. 

lits des cours d'eau rapides, dansLe gravier se trouve dans les 
les endroits anciennement recouverts par des glaciers, et autour des 
montagnes. 

de roches vari~es, surtout duLe sable est form6 de petits grains 
quartz. La taille des grains varie de 6 	mm au plus petit grain perceptible 

on a du limon 'argile.a l'eil nu. En-dessous de cette taille 	 ou de 

On trouve du sable dans le lit de la plupart des cours d'eau pas 
trop lents, sur les plages, dans les d6serts, et dans les endroits ancienne
ment recouverts de glaciers. 

Le limon est de la roche broy~e assez finement pour que l'on ne 
puisse distinguer les grains A l'ceil nu. II tend h s'agglom~rer lorsqu'il 
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est humide et comprim6. Trop d'eau le rend spongieux, mais il n'est 
jamais tr~s collant. 

On trouve le limon presque partout : dans les alluvions des cours 
i'eau lents, dans les cours d'cau (( laiteux ) qui descendent des glaciers 
ou des montagnes, et 1Moft la poussi~re soulev6e par le vent se d6pose. 

L'argile est un mat6riau naturel du sol, qui est collant quand il est 
humide mais dur quand il est sec. Les grains individuels sont trop petits 
pour 8tre visibles A l'ceil nu. II existe differentes sortes d'argiles : cer
taines presentent beaucoup de retrait au s~chage et de gonflement au 
mouillage, d'autres non. 

On trouve les argiles dans les valles parcourues par des cours 
d'eau lents, dans les plaines c6tires, et dans les d~p6ts en 6ventail 
situes au bas des montagnes. 

Le sol organique a un aspect spongieux ou fibreux. La mati~rc 
organique peut 8tre constitu6e par un v6getal fibreux enti~rement ou 
partiellement d6compos6, comme dans la tourbe. Les sols organiques 
sont tr~s spongieux quand ils sont humides, et ont l'odeur du bois humide 
pourrissant. Celui que l'on trouve le plus souvent contient beaucoup 
d'eau. I1 est fonc6, d'une couleur allant du brun au noir. 

On trouve g6n6ralement des sols organiques aux endroits oit l'eau 
a stagn6 pendant de longues p6riodes, par exemple dans les marcages. 
La couche superficielle fonce que l'on trouve souvent doit sa couleur 
it la mati~re organique. 

On trouve rarement les cinq types de sols isolment mais plut6t 
des mclanges, tels que sable et limon, imon et argile, etc. En combinant 
les noms des diff6rents types de sol on peut d6crire ia plupart des pro
pri6t6s du m6lange correspondant. C'est ainsi qu'un sol Atbase de sable 
contenant un peu de limon sera dit ( sable limoneux ). S'il contient 
surtout du limon avec un peu de salbi, on l'appellera aclimon sableux ). 
Les cas fr6quents sont : l'argile sableuse, le gravier argileux, l'argile 
limoneuse, le gravier sableux, etc. 

Le meilleur sol pour la construction en terre 

C'est de ]a nature du sol disponible et du climat que d6pend le 
type de maison A construire, voire la d6cision de ]a construire en terre. 

Les gravers ne sant pas, par eux-m~mes, tr~s bons pour ]a cons
truction en terre, car les particules ne peuvent 6tre ni comprim6es, ni 
agglom6r6es. On peut utiliser les sols contenant du gravier si la taille 
des grains n'est pas trop grosse, et s'il y a quelquc chose pour les coller 
entre eux, comme un peu d'argile. Les graviers argileux sont souvent 
bons. 

Les sables sont A peu pris dans le m~me cas que les graviers. 
Comme ils n'ont pas de cohesion par eux-m6mes, il faut leur ajouter 
autre chose, de 'argile par exemple. En fait certains sables argileux et 
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argiles sableuses donnent les meilleures maisons de terre. A d6faut de 
un excellentbonne argile Atm6langer au sable, le ciment portland est 

stabilisant. 
Les limons ne conviennent pas /t eux ,seuls pour construire les 

certaine cohbsion, leurmurs des maisons en terre. Bien qu'ils aient une 
est difficile de les compacter, et on ne doit pasr~sistancc est faible. 11 

murs en terre dam~e ou en blocs comprim&s. Deles utiliser a faire des 
plus leur rcsistance diminue et is ramollissent quand ils sont humides. 

en cas de gel, foisonne et perd toute tenue m6canique.Le limon humide, 
onLes sols limoneux peuvent donner un r~s bon mat6riau quand 

les stabilise. Le ciment portland est bon pour les limons sableux, et la 
aux limons argileux. Une 6mulsion d'asphalte ou unchaux convient 

produit chimique hydrofuge sont 6galement efficaces. 
Les argiles se tassent bien si elles contiennent une proportion d'eau 

convenable. Par temps see, cependant, elles se contractent et se fissu
rent, et par temps humide elles absorbent 'eau d'oi gonflement et perte 
de resistance. Elles seraient tr~s bonnes sous les climats tr~s sees, car 

elles sont tr~s solides lorsqu'elles restent s~ches; mais, g6n6ralement,
 
on n'en trouve pas sous ces climats.
 

que les argiles rouges contenant du fer
Certaines argiles telles et 

de l'aluminium que l'on trouve les tropiques (on les appelle aussisous 
ces r6gions delattrites) sont des argiles tr6s stables. It est courant dans 

mursd6couper des blocs dans le sol et de les empiler pour monter les 
d'un de vos voisins vous indiquera si cettede terre. L'cxp6rience 


m6thode est applicable dans votre r6gion.
 
8tre utilis~es si on les stabilise.Beaucoup d'autres argiles peuvent 

L'un des meilleurs stabilisants pour 'argile est la chaux. I1 y a cer
doit jamais utiliser pour la construction, cartaines argiles que l'on ne 


elles ne durent pas.
 
murOn ne peut pas utiliser des sols organiques pour faire un bon 

de terre. D'une part il est trop spongieux, d'autre part son contenu 

v6g6tal continuera a se d6composer, aussi il ne tiendra pas longtemps. 
Une bonne riglc est la suivante : si l'on peut faire pousser quelque 
chose sur le sol, c'est qu'il ne vaut rien pour la construction. 

cons-On se rappellera que les sols naturels les meilleurs pour la 
de terre sont les sables argileux et les argiles sableuses.truction de murs 

disposez vous avez le meilleur nrat6riau naturel possible.Si vous en 
Sans rien ajouter d'autre que de 1'eau, on peut avec certains sables argi

uneleux ct argiles sablonneuses construire des murs qui dureront vie 
enti~re, et m~me plus. 

Si lon ne dispose pas d'un tel mat6riau, il arrive que l'on puisse 
avez surtout du sable, peut-6tre trouverez-vous unle pr6parer. Si vous 

peu d'argile i y mlanger, ou, si vous avez de 'argile, peut-etre trouve
rez-vous du sable. 

trouve souvent dans la situation sui-OU CHERCHER. - - On se 
vante : sous la couche de sol organique, on trouve une couche de 

couche d'argile. En m6langeant cessable, et en-dessous de celle-ci une 
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deux derniers on peut obtenir une bonne argile sableuse. Se rappeler 
aussi qu'au sommet des collines arrondies (pas des montagnes) ou sur 
les lignes de crete on trouve souvent de 'argile, tandis que le sable se 
trouve plus souvent en bas. Peut-6tre y a-t-il un melange correct des 
deux quelque part au milieu. 

Si vous avez ]a chance d'avoir (ou de pouvoir faire) un bon 
m61ange d'argile sableuse, vous serez bien avis6s de construire votre 
maison en blocs comprim6s : les murs dureront aussi longtemps que 
ceux construits par n'importe quelle autre m6thode, et la construction 
peut 6tre plus facile. Nanmoins, avec un bon approvisionnement en 
argile sableuse on peut 6galement faire des maisons tris satisfaisantes 
en adobe ou en terre dam6e. 

Si l'on ne peut trouver qu'un mat6riau tr~s argileux, il est sans 
doute pr6f6rable de construire en adobe. L'argile se contracte au s6chage 
mais, si l'on fait s6cher les briques au soleil avant de monter les murs, 
le retrait ne provoquera pas trop d'ennuis. Vient ensuite, par ordre de 
pr6ference, la construction en blocs compacts, car on les fait 6galement 
s6cher avant de les utiliser. La terre dam~e s~che apr~s le damage du 
mur, et le retrait caus6 par l'exc~s d'argile provoque des fissures dans 
le mur. 

Si le mat6riau contient trop d'argile, et si on ne dispose pas 
d'assez de sable, la seule chose a faire est d'ajouter un stabilisant. 

Si le sol est tris sableux, avec seulement un peu d'argile, on ne 
pourra rien en tirer pour la construction si on n'ajoute pas un stabili
sant. C'est sans doute en utilisant des blocs comprim~s que l'on en 
consommera le moins. Apres vien, la terre dam~e. 

Les constructions pour lesr-el1es il est sans doute le plus difficile 
de choisir le mat6riau sont celles en terre dam6e. Si le sol contient trop 
d'argile, les murs en terre dam6e vont se contracter et se fissurer au 
sdchage. S'il y a trop de sable, le mur ne supportera peut-6tre pas, 
pendant la construction, les chocs du damage qui risque de le dtsa
gr6ger. Un sol qui convient pour la terre dame, convient 6galement 
pour les blocs comprim~s ou l'adobe. Dans ce cas on peut choisir la 
m6thode de construction que l'on pr6f~re, compte tenu de sa simplicit6 
de mise en oeuvre, et du fini qu'elle donne t Ia maison. 

Quel que soit le sol que l'on ait, il faut garder present h l'csprit 
que plus le climat est sec tout au long de l'annde, plus la maison obtenue 
sera satisfaisante, et plus il sera facile de bien la construire. 

Dans les regions soumises i de grandes variations annuelles de 
climat, comme un temps chaud suivi de gel, ce qui se produit dans 
une grande partie de la zone temp6rde, ou dans les zones oit il a des 
saisons s~ches et humides prononc~es, telle la zone tropicale, on nc 
pourra utiliser sans stabilisant que les meilleurs sols. 

Ceci ne veut cependant pas dire que l'on ne puisse pas construire 
de bonnes maisons en terre sous les climats humides ou pr6sentant de 
grandes diff6rences de templrature, mais simplemkut que, dans ce cas, 
il faut choisir avec plus d'attention les mat6riaux bruts, et songer 
davantage A l'utilisation de stabilisants et de rev~tements de surface. 



12 	 BATIR EN TERRE 

ETUDE DU SOL. - C'est une des tiches les plus importantes.
Si l'on se trompe Acet 6gard, on aura des ennuis plus tard. Par exemple,
si l'on croit avoir une bonne source d'argile sableuse et que l'on s'aper
goit plus tard qu'il s'agit surtout de sable, on devra d6penser un surcroit 
d'argent pour acheter des stabilisants qui n' taient par pr6vus.

Vous souhaitez probablement que votre point d'approvisionnement 
soit aussi proche que possible de votre maison. 

La premiere chose Afaire est de recuemir des ichantillons des sols
du voisinage. Voici le mat6riel utile (fig. 5) : 

1. Une tari~re i terre est idale pour creuser les trous. On peut
6galement tr~s bien utiliser un outil "tcreuser les trous pour les 
poteaux, surtout si l'on ne veut pas creuser tr~s profond.

2. 	 Tubes rallonges pour ]a tari~re. Ils ne sont n~cessaires que si 
l'on veut sonder le sol i plus de 1,20 A 1,50 m de profondeur.

3. Deux cl6s Amolette, pour fixer les rallonges de la tari~re. 
4. 	Pelles. Si l'on n'a pas de tari~re, on peut utiliser une pelle

ordinaire. 
5. 	 Pioches ou pics.
6. 	 Une provision de petits sacs (en tissus si possible), pouvant

contenir de 5 At10 kg de terre. 
7. 	 Une pelote de ficelle. 
8. 	Un double mtre. 
9. 	 Du papier et des crayons.

10. 	 Un ou plusieurs grands morceaux de grosse toile (environ
2X2 m) pour les 6chantillons. 

La profondeur Atlaquelle on va sonder le sol d6pend beaucoup de 
]a faqon dont on compte extraire plus tard la terre de construction. Si 

5. Outillage pour la recherche et l'chantiiionnagedes sols. 
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on pense faire 1'extraction Ala main, on pr6f~rera ne pas creuser 4 plus
de 1 A 1,50 in. Si l'oplration se fait mdcaniquement, on sondera le sol
jusqu'A la profondeur que peut atteindre la machine, peut-6tre 2,5 Ai3 m. 

Tout d'abord, enlever toute la couverture de sol organique. Dans 
les zones d~sertiques celle-ci est mince ou inexistante. Dans les rdgions
trcpicales humides, son 6paisseur peut 6tre de lordre du metre. Lorsque
cette couche superficielle est traverse, on commence Apr6lever la terre.
11 se peut que le sol change Aiplusieurs reprises, m~me A faible profon
deur. C'est pourquoi on s~parera les diffrents types de sols en faisant 
pour chacun un tas distinct. 

Habituellement, mais pas toujours, un changement de couleur 
indique un changement dans la nature du sol. La meilleure fagon de 
savoir si cette derni~re a vari6 est d'utiliser les essais simplifies que 
nous dicrivons dans le paragraphe suivant. Ces essais ne ntcessitent 
aucun 6quipement et peuvent 6tre cxdcut6s pendant que l'on creuse. 

Voici un cas typique. Sous la couverture superficelle on tombe
dans une couche de sable. Conserver tout ce sable et en faire un scul 
tas. Puis l'on arrive Aune couche d'argile. Faire un autre tas avec toute 
cette argile et ainsi de suite. Une fois termin6, on peut avoir plusieurs
tas de sols diff6rents. La figure 6 montre ]a fagon de proc6der. 

Pendant que l'on creuse, note- I'Npaisseur de chaque couche, ia 
couleur et la nature du so], ainsi qu'une description precise de 1'empla
cement du trou. 

Les sols peuvent grandement varier, m~me sur une petite surface. 

.. ......
 

FIG. 6 
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C'est pourquoi il ne faut pas se contenter de ce que l'on a trouv6 dans 
unique trou, mais il faut creuser plusieurs trous sur toute l'Ntendueun 

de ]a surface n~cessaire pour obtenir ]a quantit6 de terre exigie. S'ils 
donnent tous les m~mes types de sol, on rassemblera les sols de m~me 
nature en un seul tas, un tas de sable et un tas' d'argile par exemple. 
Apr~s quelques essais rapides, on peut 6ventuellement d6cider qu'un 
mlange des sols trouv~s convient. Comme on a conserv' toute la terre 
extraite, il se peut que l'on obtienne le melange correct simplement en 
mlangeant en un seul le tas de sable et le tas d'argile. Mais au ddbut, 
il faut s6parer les diffdrentes sortes de sols de fagon ii 6tre sir de ce 
que l'on a trouv6. 

D~s qu'on est satisfait de l'examen du secteur inttressant, mettre 
chaque type de sol dans un sac. Etiqueter chaque sac en indiquant le 
ou les trous, ainsi que leur profondeur, dont provient la terre. On utili
sera ces 6chantillons pour les essais destin6s A' pr~ciser la nature du 
sol et ]a m6thode de construction a utiliser. 

Comment identifier les sols 

Voici queiques essais simples qui permettent de savoir "iquel sol 
on a affaire. On devra les faire tous, sur tous les 6chantillons. Vrifier 
quc les 6chantillons examinds repr~sentent fidelement les sols que l'on 
utilisera pour ]a construction. 

Pour l'examen des sables ou graviers, faire tout d'abord s6cher 
l'dchantillon par chauffage ou 6talement au soleil. En faire un tas conique 
que l'on divisera soigneusement en quatre parties egales comme indiqu6 

FIG. 7
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i la figure 7. M6langer deux secteurs oppos6s et laisser les deux autres 
de c6td. Ceci doit donner environ une pellet~e de gravier. S'i y en a 
trop apr~s cette opration, on recommencera la division et le rejet jus
qu"fa ce qu'il reste un dchantillon de la bonne taille. 

EXAMEN A L'(EIL. - L'aspect d'un sol donne d'importants
renseignements A son sujet. Etaler tout d'abord le sol sec en couche 
mince sur une surface plate. Puis s6parer grossikrement le sable et le 
gravier a la main. 

Ceci se fait en triant les grains, en commengant par les plus grcs 
et jusqu'aux plus petits que l'on voit " l'eil nu. Cela donne lc sable 
plus le gravier. Ce qui reste (en poudre tr~s fine normalement) est le 
limon et 'argile. Si le tas de limon et d'argile est plus gros que celui 
de sable et de gravier, on appellera pour le moment le sol (( limon
argileux >,,et on se le rappellera. Des essais que nous verrons plus loin 
nous diront cc qu'i! en est exactement. 

Si le sable et le gravier forment le tas le plus gros, on a affaire at 
un sable ou un gravier. On d6cidera entre les deux en faisant un tas avec 
tous les grains de plus de 6 mm (gravier), et un tas du reste (sable). Le 
sol est "ibase de gravier si le premier tas est le plus gros, Abase de sable 
dans "esecond cas. Se rappeler le risultat. 

Voici ce qu'il faut faire dans le cas d'un sol i base de sable et de 
gravier : 

Prendre une petite poignde de l'chantillon complet (et non du sable 
ou du gravier seulement), 'humidifier sans le d~tremper, et en faire une 
boule que l'on laissera sdcher au solcil. Si cette boule s'effondre en 
stchant, on dira que le sol est Apropre *. Le sable et le gravier propres 
ne conviennent pas pour ]a construction, sauf si on les mtlange i d'autres 
matiriaux. 

Voici ce qu'il faut faire en presence d'un sol soit limon-argileuxK , 
soit de gravier ou de sable qui n'est pas a propre v : 

Piendre tout i'6chantillon, et s~parer la fraction plus fine que le 
sable moyen (0.4 mm) par tamisage travers un tamis fin ou un mor
ceau de grosse toile. On effectuera les essais ci-dessous sur cette fraction 
fine. 

ESSAIS AUX SECOUSSES DU MATERIAU HUMIDE. - Pren
dre assez de terre pour faire une boule de la taille d'un petit Ccuf de 
poule, et la mouiller /i I'eau avec une quantit6 telle que la boule tienne 
ensemble mais ne colle pas aux doigts. Aplatir l~g~rement la boule dans 
le creux de la paume, ct Ia secouer 6nergiquement en frappant de la 
main sur quelque chose de solide ou sur i'autre main, jusqu'" ce que
les secousses fassent sortir I'eau "ila surface de I'6chantillon. L'aspect
de la terre ii ce moment peut 8tre lisse, brillant, ou gras (ce que l'on 
cherche est la rapidit6 laquelle I'eau vient A la surface pour donner 
I'aspect gras). Puis presser la terre entre le pouce et l'index pour voir 
si I'eau disparait ou non. On utilisera les qualificatifs suivants pour
d~finir la vitesse de la r~action indiqude ci-dessus (voir figure 8). 

1. Rapide. - Lorsqu'il suffit de 5 a 10 coups pour faire venir 
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I'eau i la surface, ils'agit d'une reaction rapide. En pressant 1'Nchantilon 
on fait imm6diatement disparaitre l'eau, et la surface devient mate. Si
l'on ouvre rapidement la main, on obtient le meme r~sultat. Si 1'on 
presse davantage, l'chantillon se craqu~le puis s'effrite. Cette reaction 
est caractristique des sables tr~s fins et limons, grossiers. II suffit d'un 
peu d'argile pour que ]a r6action ne soit plus de ce type.

2. Lente ou paresseuse. - S'il faut entre 20 et 30 coups pour que
i'eau monte i la surface, c'est une r6action lente. En wressant ensuite 

f j 

8". Raction rapide 4 I'essai au.r secousses. 
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8'. Rction lenlie 4' I'essai aIX secousses. 

I'6chantillon if no sc craqu~le ni ne s'effritc, mais ii s'aplatit comme une
boile de mastic. Ccci montre qu'il y a de 'argile.

3. Tris lente (ou pas de reaction). - Certains sols ne donnent pasde rdaction AtI'essai des secousses, aussi ongtemps qu'on lc prolonge.
Plus ]a r~action est longue, ct plus lc sol conticnt d'argile. On devra 
pour ces sols utiliser les autres cssais indiqucs ci-dessous pour savoir 
a quoi s'cn tenir. 

ESSA! DU CORDON. - Prcndrc un morccau de tcrre de la taille 
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8". Sol ne r&gissant pas a I'essai au.x secousses. 

d'une olive, le mouiller juste assez pour que l'on puisse le modeler faci
lement a la main, sans qu'iI ne soit collant. Puis sur une surface plane et 
propre, le rouler pour en faire un cordon, avec la paume ou les doigts, 
en appuyant juste assez pour que Ic cordon s'amincisse progressive
ment ( voir la figure 9). S'il se casse avant d'etre r~duit a un diam~tre 
de 3 mm, la terre est trop s~che, et on ajoutera un peu d'eau. Quand 
I'humiditi est correcte le cordon commence Aise diviser en morceaux 
plus petits juste quand il arrive au diam~tre de 3 mm. S'il ne se casse 
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.j 

..
 

- Pi. 

9. Essai du cordon. 

pas A3 mm, le rassembler Ainouveau, le pOtrir et recommencer l'opra
tion jusqu'A ce que le cordon se trongonne au diam~tre de 3 mm (il 
peut arriver qu'il se casse parce qu'il s~che pendant qu'on le roule). 

Aussit6t que le cordon s'est coup6, reconstituer une boulette avec 
les morceaux et voir quelle force il faut pour rNcraser entre le pouce 
et l'index. Cet essai donne une indication de la quantit6 d'argile contenue 
dans le sol, et aussi du type d'argile. Si le sol s'imiette facilement et si 
l'on ne peut faire un cordon quelle que soit la quantit6 d'eau, cela veut 
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10. Essai du ruban. 

dire qu'il ne contient pas d'argile du tout. Voici les autres cas qui 
peuvent se prdsentcr : 

1.Cordon dur. - Si on ne peut d6former la boulette reconstitu6e 
qu'avec beaucoup d'effort, et sans qu'elle ne se fissure ni ne s'dmiette, 
le sol contient beaucoup d'argile. On ne pourra sans doute pas en faire 
des murs de terre sans ajouter un stabilisant. 

2. Cordon mi-dur. - Lc sol dans ce cas peut 6tre remis sous 
forme de boulette, mais lorsqu'on presse celle-ci entre les doigts elle se 
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unfissure et s'6miette. Un tel sol peut 6tre bon, mais peut aussi exiger 
stabilisant dans certaines regions. Vrifier au tableau I. 

de limon3. Cordon fragile. - Lorsque le sol contient beaucoup 
ou 	de sable et tr~s peu d'argile on s'aperqoit qu'il est impossible de 

sans celle-ci casse etreformer une boulette avec le rouleau que ne se 
sol pour les murs de 	 terre. Vrifier aus'6miette. Ce peut convenir 

tableau I. 
4. Cordon mou et spongieux. - On s'aperqoit parfois que les 

et spongieux. Si l'oncordons et boulettes que ron peut faire sont mous 
une 6ponge,presse 	]a boulette entre les doigts elle se comporte comme 

t de ]a terre organiqueet revient M1astiquement. Dans ce cas on a affaire 
qui ne convient pas /tla construction en terre. 

ESSAI DU RUBAN. - Cet essai donne des renseignements de 

m~me nature que 'essai du cordon. 11 est utile do faire les deux essais, 

chacun servant de vtrification a 'autre. 
Prendre assez de terre pour faire un rouleau de la taille d'un cigare. 

mais suffisamment humide pour queCelui-ci ne doit pas 8tre collant, 

l'on puisse par roulage en faire un cordon de 3 mm sans qu'il ne casse,
 

comme dans 'essai prgcdent. Mettre le rouleau dans la paume de ]a
 

main et, en commenqant par un bout, 'aplatir en le pressant entre le
 
pouce et l'index de faqon "iformer un ruban de 3 a 6 mm d'6paisseur
 
(voir figure 10). Manipuler 1'6chantillon avec precaution de faqon Li
 

obtenir ]a plus grande longueur que puisse donner le sol. Mesurer la
 

longueur hi laquelle on peut arriver sans que le ruban no casse. Les
 
:
r6sultats que l'on peut obtenir sont les 	suivants 

1. Longs rubans. - Avec certains sols le ruban peut tenir jusqu"a 
une longueur de 25 a 30 cm sans se casser. Ceci indique que le sol 
contient beaucoup d'argile. De tels sols donnent des murs de terre 
durables 	si on les stabilise. 

arrive, bien qu'avec difficult6, Ai2. 	 Rubans courts. - Si l'on 
ruban de 5 ai 10 cm, le sol contient une tenour moyenneobtenir un 


faible d'argile. II sera analogue "iceux qui donnent un cordon mi-dur
 
Cette 	terre fera de bons murs dans beaucoup de cas, maisou fragile. 


ilcoavient de ]a verifier au tableau I.
 
3. Pas de ruban. - Certains sols ne peuvent pas du tout 6tre mis 

forme de ruban. Ceci indique qu'ils ne contiennent au plus qu'unesous 
trs faible quantit6 d'argile. De tels sols, s'ils ont un peu d'argile, per

murs en terre dam6e. Si le sol n'est que sable,mettont de faire de bons 
on le 	stabilise largement avec du ciment Portil est inutilisable, sauf si 

land. Vrifier au tableau I. 
A SEC. - C'est un autre essai simple,ESSAI DE RESISTANCE 

qui aide "id6terminer la quantit6 d'argile contenue dans le sol. Pr6parer 
d'environ 12 mm d'6paisseur et 25 	 Aideux ou trois pastilles de terre 

terre soit franche30 mm de diam~tre. Mettre assez d'eau pour que Ia 
ment molle, mais cependant assez solide pour conserver sa forme lors

ou dansqu'on ]a met en pastilles. Puis faire s6cher les pastilles au soleil 
un four jusqu'ai cc qu'elles soient entirement s&hes. Casser la pastille 
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de terre, puis essayer de la r6duire en poudre entre le pouce et l'index. 

Voici ce que l'on peut observer : 
1. Grande resistance Asec. - Si l'6chantillon a une grande r~sis

tance i sec, il est tr~s difficile ai casser. Lorsqu'il se casse, il le fait avec 

un claquement, comme un biscuit sec. On n'arri~e pas h 6craser la terre 

entre le pouce et l'index. On peut arriver h l'effriter un peu avec les 

doigts, mais il ne faut pas confondre cela avec la reduction en poudre. 
que sta-De tels sols contiennent beaucoup d'argile, et ne conviennent 

biliss. 
h sec. - Dans ce cas il n'est pas difficile2. Rsistance moyenne 

arrive ade casser ]a pastille de terre s~che. Avec quelque effort on 
poudre de la taille des grains initiaux, en ]a pressantr~duire ]a terre en 

entre le pouce et l'index. Un tel sol est bon, mais il peut exigcr 
un stabilisant pour r~duire le retrait. Vrifier au tableau I. 

3. Faible resistance h sec. - Une pastille contenant tr s peu 
aucun probl~me, et se rdduit facilement en poudre.d'argile se casse sans 

Les pastilles de terre tr~s sablonneuse s'effritent dans la main avant meme 
que l'on ne les 6crase. Avant de d6cider de l'utilisation de ce sol, v6rifier 
au tableau 1. 

Les quatre essais indiqu~s ci-dessus sont !es plus importants, et il 
est payant de les utiliser pour se renseigner sur le sol dont on dispose. 
Voici quelques autres essais qui peuvent 6galement aider en cas de 
besoin : 

EXAMEN DE L'ODEUR. - Le sol organique a une odeur de 

moisi, surtout quand on vient de l'extraire. Secs, ces sols organiques 
redonneront cette meme odeur si on les mouille puis qu'on les chauffe. 
Nc pas utiliser de tels sols pour les murs de pierre. 

utileESSAI DE LA MORSURE. - C'est une fagon rapide et 
ou Prendre une pincee de terred'identifier le sable, le limon, l'argile. 


et l'6craser lgrenent entre les dents. On identifiera le sol comme suit :
 
et pointues1. Sols sablonneux. - Les particules de sable dures 

une sensation d6sagr6able.grincent entre les dents ce qui provoque 
Cela se produit m~me avec du sable tr~s fin. 

2. Sols limoneux. - Les particules de limon sont beaucoup plus 

petites que celles du sable, et bien qu'elles grincent encore entre les 

dents, cela n'est pas sp~cialement d~sagr~able. Le limon parait nettement 
moins rugueux que le sable. 

3. Sols argileux. - Les particules d'argile ne grincent pas du 

tout. Au contraire I'argile parait lisse et farineuse entre les dents. On 
beaucoup d'argile ests'apergoit qu'une pastille de terre siche contenant 

la touche avec la langue.l6g~rement collante quand on 
sec ouEXAMEN DE L'ICLAT. - Prendre une pastille de sol 

humide, et la frotter avec l'ongle ou le plat d'une lame de couteau. Si 
du sable, mime si le reste est de rargile, lale sol contient du limon ou 

surface reste mate. Un sol contenant beaucoup d'argile devient vite 
brillant. 



TABLEAU I 

LIA'ONS - ARGILES 
On utilisera le tableau ci-dessous si le tas de limon et d'argile est plus gros que les tas de sable et de gravier riunis. 

Ee tableau indique de quel sol it s'agit. 

Noms 
des sols 

Raction 
A l'essat 

Resistance 
a see 

Essai 
du cordon 

Essai 
du ruban 

Autres 
essais 

Possibilits 
d'utilisation 

Stabilisants Remarques 
aux 

secousses 
du 

natriau 

pour la 
construction 

en terre 

humide 
Sables tres 
fins, sables 
fins limo-
neux. sables 
fins 
argileux.
limons argi-
leux 

Varie entre 
- rapide * et 
- lente., 
mais jamais 

tris lente 

Faible a 
nulle ; gdn6-
ralement 
nulle 

Cordon fra-
gile ou de 
resistance 
nulle 

Ruban court. 
ou pas de 
ruban du 
tout 

Se rince 
facilement; 
ne colore pas
les mains 

Convient 
pour tous 
les types, en 
particulier 
l'adobe. si on 
le stabilise 

Ciment port-
land le meil-
leur: les 
emulsions 
d'asphalte 
ainsi que la 
plupart des 
hydrofuges 

Peut Ctre 
affects par 
le gel w 

> 
.] 

Limons Entre lente 
et nulle 

Faible it 
moyenne 

Cordon fra-
gile a mi-dur 

Rubans 
courts 

A ne pas uti-
liser si pos-
sible . sinon 

conviennent 
Ciment port-
land; 6mul-
sions d'as-

NCcessite en 
gdndral un 
enduit outre 

Z 
,. 

mettre beau-
coup destabilisant 

phalte si le 
sol n'est pastrop collant 

le stabilisant 

Argiles gra-
veleuses, ar-
giles sablon-
neuses, ar-
giles limo-
neuses 

De trs len-
te A nulle 

Moyenne 
a grande 

Cordon 
mi-dur 

Rubans 
courts 
A longs 

Ncessite 
habituelle-
ment un sta-
bilisant : 
convient 
surtout pour 

Chaux. 
sable. 
gravier 

Peut 6tre 
tr6s bon si la 
teneur en 
sable ou 
gravier est 
Olevde 

]a terre da
me et les 

Argiles. ar-
giles grasses 

Nulle Grande h 
tris grande 

Cordon dur Longs 
rubans 

Tr~s collant 
quand il est 
humide ; 

parpaings 
comprimds 
Ne doit ja
mais 6tre 
utilis& pour 

difficile de construire 
rincer 
les mains 

des maisoas 
en terre 



Noms Rhaction RIsistance 
des sols a lessal a sec 

aux 
secousses 

du 
nuatlriau 
humide
 

Limon Lente Faible i 

et argiles moyenne

limoneuses 

contenant 

de la terre 

vigitale 


Argiles Tr~s lente Moyenne 
contenant i nulle a grande
de Ia terre 
vsgLtale 

On uflUse le tableau d-apris, lorsque le 
Graviers Rapide Faible a 
limoneux. nulle (en
mklanges de g~n~ral
sable. limon nulle) 
et gravier 

Graviers Lente A Moyenne
Iimoneux. tr6s lente 
milanges 
de gravier.
sable et 
argile 

Essai 

du cordon 


Cordon 

fragile et 

spongieux 


Cordon 

fragile 

A mi-dur: 

consistance 

spongieuse 


tas de gravier 

Cordon sans 

risistance 


Cordon 
mi-dur 

Essai Auties 
du ruban essals 

Rubans 	 Une pastille 
courts ou de sol 
pas de humide 
ruban: repand une 
consistance odeur de 
spongieuse moislssure 

quand on la 
chauffe
 

Rubans Une pastille 
courts : de sol 
consistance humide 
spongieuse repand une 

odeur de 
moisissure 
quand on la 
chauffe 


GRAVIERS 

est plus gros que celui de 

Pas de 	 Les mat-
ruban 	 riaux fins se 

rincent aisd-
ment: ne co-
lorent pas 
les mains 

Rubans II est diffi-
courts (par- cile de rin-
fls longs) cer ]a frac-

tion la plus
fine 

Possibilit~s 
d'utllisation 

pour la 
construction 

en term 

Ne dolt Ja
mais 6tre 
utills4 pour
construire 
des maisons 
de terre 

Ne dolt Ja
mats Ctre 
utllls6 pour
construire 
des maisons 
en terre 

Stabilisants 	 Remarques 

M 

q 
sable, pour savoir de quel gravier il s'agit. 

Ciment port- Peut Ctre af
land le meil- fect6 par le 
leur : les gel 
emulsions 
dasphalte 
peuvent 
aussi 
convenir 

Chaux la 
meilleure; 
le ciment 
portland 
peut 
convenir sI 
le mdlange 
se giche
 
facilement 

Convient 
en general
si on le 
stabilse. Si 
le gravier est 
presque 
. propre ,. 
11 peut tre 
ndcessaire 
d'aJouter
 
d'abord 
des fines 
Peut conve-
nir tres blen 
pour tous les 
types de 
construction 
en terre. Si 
le gravier est 
presque 
propre,
il peut 6tre 
necessaire 
d'ajouter 
des fines 

-i 

03 



propre 

Ne convient 
pas pour laconstruction 
en terre.
Peut etre 
mlang6 
a des fines 
(limons ou 
arglles) pour
obtenir un 
mnlange 
utilisable 

S'i est bien
callbr6. tresbon pour
Ion u 
b gtondes 
fondations 

On 

Sables 
limoneux 

utilise le tableau 

Rapide 

ci-apres si le 

Fable it 
nulle (en g-
ndral nulle) 

tas de sable 

Cordon sans 
rdsistance 

SABLES 
est plus gros que le tas de gravier, pour savoir de quel sable i s'aglt. 

Pas de Les fines se Convient en Ciment port- Peut Ctreruban rincent general si on land le meil- affect6facilement; le stabilise. leur; les par le gel
ne colore pas Si le sable 6mulsionsles mains est presque d'asphalte 

propre, il peuvent
peut etre convenirz 

> 
-i 

M 

Sables 
argleux 

Lente a 
tres lente 

Moyenne Cordon 
mi-dur Rubans 

courts (par-

fois longs) 

Fines diffl-ciles i rincer 

des mains 

ndcessaire 
d'aJouter 
des finesEn gdndraltr~s bon 

pour tous les 
types de 
construction 
en terre. Si
le sable est 
presque pro-

fines 
limoneuses 

Chaux lameilleure; le 

cimefnt port
land con
vient si le
mlange 
se g~che
facilement 

pre. il peut 
6tre 
necessaire 

Sablespropres 
d'ajouter 

des fines 
Ne convientpas pour la Fineslimoneuses S'il est biencalbr6, bon 
construction pouren terre. i'agr~gat dusaul en mL-lange avec bton de

fandationdes fines f o 
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LAVAGE DES MAINS. - On peut apprendre beaucoup de choes 
en se lavant les mains avec ]a terre. Les sols argileux donnent, humiics, 
une sensation lisse ou savonneuse, et ilest difficile de les rincel. Les sols 
limoneux paraissent pulv6rulents comme la farine, mais ne sont pas 
trop difficiles Arincer. Les sols sablonneux sont faciles rincer. 

La couleur est un moyen important de classer les sols. Les couleurs 
allant du vert olive ou brun au noir peuvent indiquer un sol organique. 
Le rouge et le brun fonc6 peuvent provenir de la presence de fer. Les 
sols contenant beaucoup de corail, calcaire, gypse ou caliche peuvent 
etre blancs ou gris. 

Apris avoir fait tous les essais indiqu6s ci-dessus et not6 les rdsul
tats qu'ils donnent, on peut utiliser le tableau I. 11 indique quel est 
exactement le sol dont on dispose et quels types de construction convien
nent ce sol. 

Voici comment utiliser le tableau I :Supposons que l'on constate 
que Ie sol est Atbase de gravier. Ceci veut dire que le tas de sable et 
de gravier 6tait plus gros que celui de limon et d'argile, et le tas de 
gravier plus gros que celui du sable. Utiliser dans ce cas la partie du 
tableau qui correspond aux graviers. 

Supposons que les essais montrant que la fraction passant ht travers 
le tamis fin produit une r6action rapide it 1'essai des secousses, donne 
un cordon fragile, et pr~sente a sec une tris faible resistance. Alors le 
sol est un gravier limoneux. 11 ne convient pas, sans stabilisation, pour 
la construction en terre. 

POUR PLUS DE PRECISION. - Bi-n sfir, les essais que nous 
avons indiqu~s sont plut6t rustiques par rapport aux techniques habi
tuelles des ing6nieurs. Mais lorsque vous les aurez ex6cutes un certain 
nombre de fois, et que vous a sentirez ,)votre sol, vous aurez tous les 
renseignements n~cessaires. 

Cependant, afin que vous puissiez savoir ce qu'un ing6nieur en 
m6canique des sols ferait, nous vous donnons une liste d'essais qu'il 
pourrait pratiquer (ou que vous pourriez pratiquer vous-meme si vous 
disposez du materiel n~cessaire). Si vous pouvez faire les essais vous
meme, ou si vous avez quelqu'un qui peut les faire pour vous, ilexiste 
des tableaux analogues au tableau I- que l'on peut utiliser pour d6ter
miner avec plus de precision la nature du sol et ce que l'on peut en 
faire. Ces essais sont d6crits en detail i l'annexe A. 

1. L'analyse granulometrique permet de connaitre avec plus de 
precision la taille des particules du sol. I!existe deux m6thodes, l'une 
simple ne n6cessitant que peu de materiel, l'autre compliquee et necessi
tant un matdriel sp6cial. 

2. Les essais de retralt linalre donnent un moyen precis et simple 
de mesurer la teneur en argile du sol et de savoir comment l'argile se 
comportera au point de vue du retrait et du gonflement. 

3. La limite d'Atterberg donne Atpeu pras les memes renseigne
ments que l'essai de retrait, mais avec plus de precision. 
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ESSAIS SUR LES BLOCS. - Les essais simples sur Ic terrain 
que vous avez faits vous ont diji donn6 beaucoup de renseignements 
que vous n'aviez pas. Mais, .t eux seuls, iis ne peuvent pas vous dire 
tout ce que vous avez besoin de savoir sur le sol. Pour cela il faut 
d'autres essais, pour lesquels vous devez fabriquer quelques blocs par la 
m6thode que le tableau I recommande pour votrc sol. Cela prend envi
ron un mois pour fabriquer, laisser vieillir, et essayer les 6chantillons, 
mais cela vaut la peine. Une maison bien faite dure une vie entire. 

11 vaut mieux utiliser comme 6chantillons des blocs de taille nor
male, mais si ron essaye diff~rents sols, ou le m me sol avec difft~rents 
stabilisants, cela peut exiger une grande quantit6 d,! terre. Dans cc cas 
on peut faire des 6prouvettes d'essai plus petites, d'environ 150X75 
X50 mm. 11 faut sept blocs de chaque sol, cc qui consomme environ 
quatre pellet~es de terra. 

Si le tableau indique que votre sol peut 6tre utilis6 avec plusieurs 
m~thodes de construction, le mieux est alors de faire sept 6chantillons 
par m~thode recommande, essayer ces 6chantillons, et dcider ensuite 
de la m6thode i adopter. 

Ces essais terminus, et une fois ie sol et la mithode d~termins, il 
sera int~ressant de faire quelques blocs de taille normale (si l'on a 
utilis6 les blocs de 150X75X50 mm pour les essais d'6valuation) et de 
les essayer pour s'assurer qu'ils se comportent comme los petits blocs. 

Voici cc qu'il convient de faire pour les trois m6thodes de cons
truction : 

ADOBE. - Premirement, voir comment I'eau se m~lange ai ]a 
terre. Si on n'obtient pas facilement une boue lisse, mais que le m6lange 
colle h tout y compris aux outils servant au melange, le sol ne donnera 
pas une bonne maison en adobe (il contient trop d'argile). 

Si l'on d6sire quand mme construire en adobe, il faudra ajouter 
un stabilisant. II en existe plusieurs, comme nous le verrons au chapitre 3, 
mais supposons que l'on choisisse la chaux. 

Pour l'un des m61anges d'essais, ajouter une partie de chaux a 50 
parties de terre; pour un autre, une partie pour 25 ; et pour un 
troisi~me une partie pour 17. Preparer assez de chaque melange pour 
faire sept blocs. M61anger le sol et le stabilisant jusqu'a obtenir une 
coloration uniforme. Le mtlange est tr~s important, aussi faites-le bien. 

Puis - que le sol contienne ou non tin stabilisant - ajouter 
progressivement de l'eau jusqu'a obtenir une boue 6paisse. On saura si 
elle est correcte en d6plagant dans la masse un biton pointu. Si le fond 
du sillon se referme ,Apeine sous I'effet de la pesanteur, Ia consistance 
est convenable. 

Mettre le sol humide dans un moule. La figure 11 reprsente un moule 
pour petits 6chantillons qui permet de faire huit blocs de 150 X75X50
millim~tres. 

Pour que les moules soient bien remplis, remuer un peu ]a boue 
avec la main pour chasser les poches d'air. Racier l'exc~s de boue 
au-dessus du moule avec uno planche ou le tranchant d'une pclle. 
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.;"j 

FIG. I I 

Laisser reposer le moule environ 15 minutes de fagon quc l'on 
puisse ie soulever sans que les blocs ne se d~forment trop. Si les blocs 
s'cffondrcnt ou s'affaissent, c'est qu'on a ajout6 trap d eau et ii faut 
recommencer. 

Au bout de quelques jours, mettre les blocs sur la tranche et les 
laisser vieillir. Les blocs non stabilis~s doivent vicillir au solcil pendant 
quatre semaines. 

Si les blocs d'essai contiennent un stabilisant, ii faut les arroser, 
au mains pendant la premiere semaine, ou les abriter compktement du 
saleil pour qu'ils restent humides. On les prat~gera de la pluie mais 
par contrc l'air dolt, pouvair les atteindre en permanence. 

Pendant que les blocs vieillissent an peut, sans attendre quatre 
semaines, dire qu'ils contiennent trap d'argile s'iI apparait de grandcs 
fissures bantes. Des blocs d'adobe de grandeur normale ne devraint 
pas presenter plus de deux ou trois fissures troites ne traversant pas 
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12. Moules pour comprimer les parpaings. 

tout le bloc. Les petits blocs de 150X75X50 mm ne doivent pas 6tre 
fissur6s du tout. Si les blocs s'effritent facilement au bout d'une semaine 
ou deux, c'est que le sol contient trop de sable. 

Lorsque les briques d'adobe ont convenablement vieilli, on peut 
procdder aux essais. 

PARPAINGS AGGLOMIRIS EN TERRE DAMEE. - L'une 
des differences entre la fabrication des briques d'adobe ct les parpaings 
comprim~s ou ]a terre dam~e reside dans la quantit6 d'eau utilisc pour 
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FIG. 13 

la preparation du sol. Nous dirons que l'adobc est z mouill6 , les autrcs 
sculement ,,humides *. I!cst important qie le sol contienne ]a quantit6 
d'cau correcte. Un bon et complet m61ange est 6galement essenticl. 

Pour contr6ler la teneur en cau, prendrc une poignt~e de terrc 
humide, ct en faire avec les mains unc boule de ]a taille d'une petite 
orange, que l'on comprimera le plus que l'on pourra. Puis Iaisser toinber 
cette boule, sur une surface dure, de la hauteur de l'ipaule. Si Ole sc 
casse en quelques morceaux, ou s'affaisse, c'est qu'elle est trop humide. 
Si Ion a du mal a en faire avec les mains une boule qui tienne, ou si 
on peut I'effriter facilement cntrc les doigts, Otle est trop skche. Cet 
essai est valable que le sol soit stabilis6 ou non. 
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Lorsque le taux d'humidit6 est correct, on peut prdparer les blocs 
d'cssais comprim~s ou dames. 

Evidemment, si on dispose d'une machine "tfaire des parpaings
grandeur nature, on l'utilise. Sinon il faut un moule tel que celui de]a figure 12, et un moyen d'appliquer une pression dans le moule. La
pression doit 6tre de 20 kg/cm 2 sur toute la surface du parpaing,
aussi le moule devra-t-il pouvoir resister t des effort considrables.
On fabriquera exactement de ]a m~me faqon chaque parpaing d'essai. 

Enlever chaque parpaing de son moule, et le laisser vicillir commel'adobc, pendant quatre semaine. Surveiller s'il se forme des fissures
pendant cette p~riode. Si les parpaings de taille normale contiennent 
plus d'une fissure 6troite chacun, ils ne conviennent pas. 

TERRE DAMIE. - Faire un moule analogue t celui de lafigure 13 d'environ 30 X 30 cm sur 20 cm de profondeur intdrieure. 11devra 6tre en bois sec ne travaillant pas, et badigeonn6 d'huile avant
I'emploi. Puis fabriquer une dame pour tasser la terre; par exemple 
en vissant une grosse plaque mdtallique plane sur un morceau de tuyau
(voir figure 79 a).

Remplir aux trois-quarts le moule (non compris le cadre exttrieur)de terre pulverulente bien mdlang~e, et damer 50 coups. Puis remettre
la m~me quantite de terre, ct darner encore 50 coups. On doit obtenir 
un bloc - constitu6 de deux couches - d'un peu plus de 15 cm d'6~pais
seur. Egaliser le dcssus avec un coutcau ou une lame d'acier. 11 faut 
que tous les blocs d'essai soient dam6s de la mime faqon.


Enlever des moules tous les 
 blocs, sauf le dernier fabriquW, ctlaisser vicillir les blocs comme 'adobe. Le dernier bloc devra tre laiss6vicillir dans le moule. Si le sol se contracte, donc s'61oigne des parois
du moule, il ne convient pas t Ia pr6paration de terre dame. 

ESSAIS SUR LES BLOCS. - Une fois que tous les blocs ont
vieilli pendant quatre semaines, on peut commencer les essais ci-apr~s : 

Essal d'absorption. - Cet essai indique la vitesse i laquelle lesblocs absorbent l'eau et s'il y a gonflement. II doit 6tre fait pour chaque

sol quc l'on a l'intention d'utiliser pour construire des 
 murs en terre,
quelle que soit ]a m6thode pr6vue. Si 'on dispose de plusicurs sols,
entre lesquels on hcsite a choisir, cet essai peut fournir des 616ments 
de choix. 

Materiel et fournitures nicessaires. 
1. 2 des 7 blocs de chaque sorte de mdlange de sol. 
2. Un bac peu profond pouvant contenir de I'eau sur une hauteurd'au moins 25 mm, et oi l'on puisse placer plusicurs blocs At]a fois.

Utiliser une grille en gros fil de fer comme support des 6chantillons.
Elle sera disposde dans le bac de faqon que les blocs plongent de 3 mm
dans l'eau. Mettre des cales de place en place sous le grillage pour
6viter qu'iI ne s'affaissc sous le poids des 6chantillons. Faire un trou 
sur un des c6t~s du bac at la hauteur voulue pour que la profondeur
d'immersion des blocs ne depasse pas 3 mm. Puis en faisant arriver un 
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14. 	 On pet exercer au laboratoire tin contrOle £ troit sur les essais de 
sols, tels que ressai d'absorption reprsente ci-dessus. De igdres 
modifications permettent d'exdcuter cet essai sur le terrain. 

DISTANCE DE RUPTURE 

DISTANCE 

HOMME DE 60 kg 

CORDE, CHAINE
 
A ( OU CABLE
 

-BLOC DE BOIS 0 5 Cm 

7- BLOC D'ESSAI 

15. 	 Mest, e de la risistance des blocs par tn yst~me simple 4 levier 
(voir tableau 2). 

filet d'eau dans Ic r6cipient, l'exc~s s'6coulant par le trou, on sera certain 
que les 6chantillons trempent toujours exactement de 3 mm dans l'eau. 
La figure 14 montre un de ces bacs. 
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3. On placera un tamis fin (par exemple une moustiquaire) entreles blocs et ]a grille pour 6viter que les 6chantillons fragiles ne tonbent 
en morceaux A travers celle-ci. 

4. Un metre gradu6 en mm. 
5. Du papier paraffin6 ou des sacs en plastique, si on en a. Lesprendre d'une taille suffisante pour passer largement autour des 6chantillons. Ces sacs ne sont pas absolument n~cessaires, mais augmentent]a precision de ]a mesure en empochant 'eau de s'6vaporer des 6chantillons. Ils sont surtout utiles par temps chaud et sec.
6. Une alimentation en eau propre. 
7. Une montre. 
8. Une fiche analogue Acelle reproduite plus loin.
 
L'essai commence d~s que le bloc touche l'eau.

Les blocs sont 
maintenus dans exactement 3 mm d'eau. Pendantqu'ils trempent on voit une bande humide qui apparait tout autour surles c6t~s du bloc. Au bout de 5 minutes, mesurer avec le metre ]ahauteur atteinte par cette bande depuis le bas du bloc. II arrive quecette ligne ne soit pas droite et horizontale. On estimera alors it 2 mmpros ]a meilleure moyenne possible. Recommencer ]a mesure au boutde 1, 2, 4, 8 et 24 heures, puis chaque jour par ]a suite, ou jusqu'aumoment o6 1eau atteint le sommet du bloc. On notera sur ]a fiche leshauteurs mesur~es, ainsi que le temps au bout duquel l'eau a atteint le 

sommet du bloc.
 
Si ]'on poss~de une balance, peser les blocs Achaque fois que
mesure ]a hauteur, ce qui donne une meilleure ide du moment o6 

'on
lebloc cesse d'absorber de l'eau. I y a sur la fiche un endroit oil noter les

poids mesures. 
Pour voir si le bloc gonfle, mesurer son grand c6td i 1 mm prosavant i'essai. A la fin de I'essai remesurer le bloc exacement au m~meendroit. Ces mesures trouvent 6galement place sur ]a fiche.
 
La fin de l'absorption est un bon moment 
pour mesurer ]a rdsistance des blocs, car ceux-ci sont alors dans leur 6tat de moindrercsistance. Faire ressai d~s que ]a bande d'humidit6 atteint le sommet dubloc. La resistance mesur6e sera ]a resistance du bloc a humide S. 
ESSAI DE RESISTANCE. - L'essai de resistance se fait encompression (par 6crasement) et non en traction. Cet essai est tr~simportant pour les maisons de terre, et on devra l'ex~cuter avec beau

coup de soin. 

Materiel et foumitures nessalres: 
1. Deux des blocs sechds et vieillis, plus les deux blocs utilisdsdans ressai d'absorption. La taille et la forme des blocs est trs importante quand on mesure ]a resistance A ia compression. Leur longueurdoit etre environ le double de la largeur. Le bloc de 150 X 75 X 50 mmest ideal mais, pour les blocs de terre damee, il faudra avant toutechose les amener A la taille voulue, en proc~dant avec soin pour 6viter 

de les abimer. 
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16. 	 Mesure ats laboratoire de la rcsistance ei la compression sails con i
nement d'un echantillon avec tine machine d'essai universelle. 
L'YIprouvette est un parpaing jail d la machine CINVA-Ram. 

2. Un moyen d'appliquer et de mesurer la charge d'6crasement 
des blocs. Dans les laboratoires commerciaux on utilise une machine 
comme celle ec la figure 16. On peut aussi utiliser un cric hydraulique 
si l'on dispose d'un manomitre pour mesurer exactement ]a charge 
d'6crasement. De m~me on peut ajouter un accessoire t la machine 
CINVA a faire les parpaings de fagon " casser les blocs (figure 19). 
Noter que sur cette figure le bloc n'est pas en position correcte pour 
l'essai de compression. On peut enfin fabriquer une machine simple 'i 
levier telle que celle de ]a figure 15. 

3. Une ri~gle de 30 cm, gradu&e en millimtres. 
4. Un exemplaire de la fiche reproduite ci-dessous. 
Les mtthodes dont nous parlons ici sont celles qui sont faciles t 

executer et ne ndcessitent que peu ou pas de mat6riel. Si vous poss6dez 
un quelconque des mat6riels plus perfectionn6s mentionn6s ci-dessus, 
]a proc6durc d'essai restera sensiblement la meme, mais les r6sultats 
seront, bien s~r, plus exacts. 

On fera 'essai sur les blocs en les chargeant dans la direction de 
leur plus grande dimension. Vrifier que le haut et le bas sont d'6querre 
de fagon que le bloc ne s'incline pas pendant la mise en charge. 11 est 
important de connaitre ]a surface exacte du bloc. Pour cela on mesure 
les dimensions exactes des c6t6s de la face sur laquelle on applique la 
charge, on multiplie entre cux les deux nombres obtenus, et on inscrit 
le rtsultat sur la fiche. 

Si l'on utilise le syst~me h levier de la figure 15, placer le bloc sous 
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FIG. 17 

le levier et appliquer la charge. On voit sur la figure 15 un homme de 
60 kg assis sur le levier, mais on peut suspendre au levier un baquet 
plein de picrres ou d'eau (ou n'importe quoi pesant 60 kg). On comn
mience en plagant l'homme (ou le baquet) pr~s du bloc, et on 1'6loigne 
progressivement jusqu'A cc que le bloc casse. Puis on mesure Ia dis
tance de l'extr6rnit6 (ou la chaine) Aila charge, distance quc l'on appel
lera a distance de rupture ) . On trouvera au tableau III la r6sistanc.- A 
la compression du bloc qui s'en d~duit. Pour les dimensions interm6
diaires ne figurant pas Aice tableau, on obtiendra un r~sultat suffisani
ment exact en interpolant. 
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FICHE D'ESSAIS 

Renselguements d'ldentiflcation 

Lieu de pril vement 

Profondeur : 

Type 	 de bloc (entourer d'un cercle 
lamention utile) : Adobe, parpaing comprim6, terre damde 

Quantit6 et nature du stabilisant : 

Essal d'absorptlon 

HauteurHauteur 
de laligne de Poids de la ligne de 
dimarcation du bloc ddmarcation 

d'absorpd'absorp-

tion d'eau tion d'eau _______
 

° 
° 	 I N" 2 No 1 2N	 Temps No NTemps No I 2 
2 jours0 
3_jours 

4_jours 
5 mn 
I h 

5 jours
2 h 

4h 	 6-jours 
8 h 	 7 jours ... 

24 h 

Temps au bout duquel l'eau a atteint le sommet du bloc
 
Longueur du bloc avant le dibut de I'essai
 
Longueur du bloc h la fin de l'essai :
 

Essal de risistance slmplifi 

Blocs 	 humidesBlocs 	 secs 

Bloc I Bloc 2 
 Bloc I Bloc 2 

du blocSurface du bloc 	 Surface 
(cm 2) 	 (cm2) 

Distance
 
Je rupture (cm) de rupture (cm)
 

a la Resistance ii la
 

Distance 

Resistance 

compression (kg/cm 2 ) compression (kg/cm2 )
 

Bloc 	 I (entourer la mention utile) 
Trs 	mou, mou, moyen, tenace, trs tenace, dur 

Bloc 	 2 (entourer ]a mention utile) 
Tras 	 mou, mou, moyen, tenace, tr~s tenace, dur 

Essal d'arrosage 

Bloc 2Profondeur des creux Bloc I 


Remarques
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Si l'on ne peut pas fabriquer la macnine s levier de la figure 15, 
il est encore possible d'estimer la r6sistance du bloc humide, apr~s
'essai d'absorption (pour les blocs secs, qui sont durs, il est difficile de 

faire, sans aucun mat6riel, ne serait-ce qu'une simple comparaison entre 
divers blocs) grAce A lessai simplifi6 de r6sistance. 

ESSAI SIMPLIFIi DE RIESISTANCE. - J.'s rdsultats que peut
donner cet essai sont : 

- Tr~s mou : On peut facilement pincer le bloc entre le pouce 
et l'index, ou m6me le bloc s'6croule rous son propre poids. 

- Mou : Si on peut enfoncer facilement de plusicurs centimitres le 
pouce dans le bloc, on dira que le bloc est mou. 

- Moyen : Si on peut faire p~n~trer le pouce de 2 i 3 cm dans 
le bloc, sans effort excessif, le bloc est de rcsistance moyenne. 

- Tenace : On peut faire une marque avec le pouce dans un bloc 
tenace, mais difficilement. 

- Tr~s tenace : On ne peut pas enfoncer le pouce, mais on peut
faire p~n6trer l'ongle du pouce. 

- Dur : Tr~s difficile 5 pdntrer m~me avec rongle du pouce. 
Les seuls blocs qui conviennent normalement pour la construction 

en terre sont les blocs c durs >>.Les blocs c tr~s tenaces ) peuvent
convenir dans les regions s~ches. 

Se rappeler qu'il faut faire l'essai de r~sistance A la fois sur les 
blocs secs et vieillis (cette r6sistance est celle des blocs secs) et sur les 
blocs humides apr~s 1'essai d'absorption (r6sistance des blocs humides).
Utiliser toujours au moins deux blocs pour d~terminer les r6sistances. 
On prend la moyenne des deux blocs. 

TABLEAU 2 

DISTANCE DE LA CHARGE POUR LAQUELLE IL V A RUPTURE 

Surface Distance i DISTANCE DE RUPTURE . 
du bloc a B e (du point A au point d'application de In charge 

pour des blocs dont Ia risistance est donnie(cm 2) )(CM) ci-dessous) 
2 26 kg/cm2 

8 kg/cm 2 
10 kg/cm2 15 kg/cm 20 kg/cn

26 30 78 104 130 98 * 130 * 
29 30 87 116 145 109 * 145 * 
32 30 96 128 160 120 * 160 * 
35 30 105 140 175 131 * 175 * 
38 30 114 152 190 143 * 190* 
41 30 123 164 205 154 * 205* 
44 30 132 176 220 165 * 220* 
47 30 141 188 235 176 * 235* 
50 30 150 200 250 188 * 250* 
110 30 165 220 275 206 * 275* 
120 15 180 240 300 225 * 300* 
130 15 195 260 325 244 * 325* 

L'ast~risque'* indique que Ia distance est calculie pour une charge de deux 
hommes (environ 120 kg). On mesure ]a distance du point A au centre de 
Ia charge. 
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ESSA! D'ARROSAGE. - Cet essai indique la fagon dont le bloc 

se comportera sous une dure pluie battante. Pour obtenir des r6sultats 

pr6cis il faut du materiel de laboratoire, mais il existe une autre 
mdthodc qui est 6galement satisfaisante. 

Matiriel et fournitures : 

1. Deux des sept blocs de chaque m6lange. 
2. Un ajutage permettant d'obtenir un arrosage violent sur tout 

le bloc. On utilise g6nralement une pomme de douche de 10 cm de 
diam~tre. 

3. Un grillage recouvert d'un morceau de moustiquaire, comme 
dans I'essai d'absorption pour poser les blocs. 

4. Unc alimentation en eau donnant une pression L peu pros 

constante pendant deux heures ou plus. La pression g6n6ralement utilis~e 

est de 1,4 kg/cm 2. 
5. Un manomtre, pour mesurer la pression de l'cau, que l'on 

montera sur le tuyau amenant l'eau ai la pomme d'arrosage, et pr~s de 

celle-ci. 
6. Un exemplaire de la fiche reproduite ci-dessus.
 

La figure 18 montre une installation d'arrosage. Placer le grillage
 

sur des briques ou des blocs de bois de fagon Lle sur6lever de quelques 
leurcentimetres au-dessus du sol. Puis poser dessus les blocs L essayer, 

plus grande face perpendiculaire L l'ajutage ct h exactement 18 cm de 

celui-ci. Commencer l'arrosage, en maintenant la pression aussi voisine 
que possible de 1,4 kg/cm 2. 

Apr~s deux heures d'arrosage, enlever les blo-s et les examiner 
attentivement. Mesurer la profondeur des creux d'6rosion. Noter le temps 
qu'il a fallu L certains blocs pour -e d6sagr6ger compl~tement ou se 
dissoudre sous l'effet de la douche. 

Vrifier et noter les r6sultats de l'essai d'arrosage sur ]a fiche, avec 
les r6sultats des autres essais, de faqon ,Aconserver la trace de tous les 
rsultats d'essais. 

il faut examiner lesMaintenant que les essais ont td effectu6s, 
si les blocs conviennent pour la construction der6sultats, et decider 

maisons de terre. 11 faut se rappeler que les sols sont tr s divers. II est 

difficile - m6me L l'aide de ces excellents essais - de savoir exacte

ment comment le sol se comportera. Mais si l'on a ]a sagesse de pro

c6der a ces essais tout en tirant parti de l'exp~rience des voisins en 

matire de maisons de terre, on pourra construire une maison solide. 

Commencer par examiner le r6sultat de l'essai d'arrosage. Dans 

une rigion aride (s~che) - oii les chutes de pluies sont inf6rieures L 
500 mm/an - ls blocs seront bons m~me s'ils sont un peu creus6s, 
disons de 6 i 12 mm. 

Dans une rtgion oii les chutes de pluic sont comprises 500entre 
et 1 200 mm/an, les blocs ne doivent porter que de l6gers creux, de 
moins de 6 mm de profondeur. 

Dans une r6gion oii les pluies exc6dent 1 200 mm/an, les blocs 
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FiG. 18 

ne doivent pas porter de marques, mais on peut admettre quc la surface 
soit devenue l6g~rement rugucuse. 

Les conditions ci-dessus ont Wt Wixes en supposant qu'il existe 
une protection contre les 6claboussures, c'est-t-dire qu'ou biell e mur 
de fondation est assez haut pour que ]a couche inf~rieure de blocs ou 
de terre dam~e ne soit pas 6clabouss~e, ou bien les blocs situds At 
l'endroit des 6claboussures sont prot~g~s. 

Si les blocs ne satisfont pas aux conditions ci-dessus, ii faut faire 
quelque chose si l'on veut avoir une maison durable. Voici diverses 
choses que l'on peut tenter: 

1. Modifier Ia teneur en sable du m6lange. 11 est parfois utile d'avoir 
plus de sable. Cela m~rite un essai. 

2. Essayer un rev~tement de surface (voir chapitre 14). L'un des 
objectifs que P'on vise en utilisant un rev~tement de surface cst la dimi
nution de I'&osion due aux intemp~ries, ph~nom~nc que l'on simule 
par l'essai d'arrosage. Pour essayer un bloc a%-cc le rcv~tement quc l'on 
aura choisi, il faut que le bloc en soit enti~rement couvert, bien que 
I'on ne rev~te que Ia surface ext~ricure du b~itiment r~cI. 

3. Essayer d'ajouter 1'un des stabilisants dont on parle au chapitre 
suivant. Une quantit6 m~me faible de chaux, ciment, ou d'asphaltc aug
mente souvent Ia r6sistance des blocs u I'essai d'arrosage. En fait on 
pent essayer tout cc dont on dispose comme mat6riaux de rebut. Mais 
il faut se rappeler que 1'eflet des stabilisants se fait sentir 6galement sur 
la resistance du sol et son absorption. C'est ainsi qu'une petite quantitti 
de chaux peut It~g~ement diminuer Ia r~sistanc .. du sol. Aussi, quand 
on essaye un stabilisant, faut-il reconimencer toute Ia s~rie des autres 
essais, en particulier ceux de r6sistance et d'absorption. 
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11 est beaucoup plus difficile d'analyser les r~sultats de l'essai 
d'absorption que ceux de ressai d'arrosage. Tous les blocs de terre, et 
m~me les briques d'argile cuite absorbent de I'eau (qn fait, au cours 
d'essais r~cents, des briques d'argile cuite de haute qualit6 ont absorb6 
autant d'eau que des parpaings de terre comprim~e). Pour les maisons 
de terre on souhaiterait que le sol n'absorbe que peu d'eau, ne gonfle 
pas, et ne perde pas sa resistance du fait de l'absorption. Malheurcu
sement cela n'est le cas, en 'absence de stabilisants, que pour de rares 
sols. Cependant, si l'on examine les r6sultats de 'essai d'absorption en 
tenant compte des modifications de rtsistance et de longueur des blocs 
on aura en tout cas beaucoup plus de renseignements qu'en ne consid6
rant que la scule absorption. 

Les blocs de sol graveleux sont plus longs ai absorber l'eau que
les blocs de sol sablonneux, alors que les murs en blocs argileux absor
bent plus d'eau sur une longue p6riode, et que l'humidit6 y monte plus
haut. Dans les regions s~ches - moins de 500 mm de pluie par an 
des blocs m~me tr~s absorbants peuvent convenir si leur r6sistance A 
l'6tat humide est suffisante. A l'opposd, les blocs qui absorbent beaucoup
d'eau ne conviennent pas dans les r6gions tr~s humides, m~me s'ils 
restent solides. En effet l'intfrieur de ]a maison serait trop humide pour
6tre confortable. 

Les stabilisants peuvent r6duire 'absorption. Les 6mulsions das
phalte sont efficaces pour les blocs sableux, et la chaux pour les blocs 
argileux dont elle augmente i6galement la r6sistance a rNtat humide tout 
cn diminuant le gonflement. 

La variation de Iongueur au cours de l'absorption, doit tre inf& 
rieure A1 mm pour les petits blocs d'essai (ceux de moins de 150 mm 
de long). Sur les blocs plus gros, ou les parpaings de taille normale, on 
ne tol6rera pas plus de 1 mm de variation pour 40 cm de longueur. Si ]a
variation excde cette valeur, on peut la r~duire en ajoutant un stabi
lisant, mais ici aussi cela implique que l'on devra remesurer sur le 
nouveau mdlange les autres propri6t6s telles que la r6sistance et I'absorp
tion. Cela aide d'ajouter du sable aux blocs argileux, et ia chaux et le 
ciment sont 6galement bons pour r6duire le gonflement. A Ia diff6rence 
des blocs qui s'6rodent trop sous l'effet de l'arrosage, on ne peut pas 
protger par un rev~tement ceux qui gonflent trop. L'eau peut en effet 
traverser le rev~tement et celui-ci se fissurera lorsque le bloc commen
cera a gonfler. 

La resistance du bloc de terre est un facteur important. L'adobc et 
la terre battue doivent avoir au minimum, A sec, une resistance A la 
compression de 17 kg/cm 2. Celle des parpaings comprim6s doit etre d'au 
moins 20 kg/cm 2 car on les utilise pour des murs plus minces. La 
plupart des sols pr6sentent, A sec, cette r6sistance, Atmoins qu'ils ne 
soient tr~s sableux ou ne contiennent beaucoup de mati~res organiques. 

Mais la r6sistance des blocs humides, apr~s absorption, est encore 
plus importante que la r6sistance Atsec. Les essais ont montr6 qu'elle
devait etre au moins 6gale Ala moiti6 de cette derni~re, c'est-it-dire que 
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'adobe et ]a terre dam~e humides doivent avoir une r6sistance mini
male de 9 kg/cm 2, et les parpaings comprim~s de 10 kg/cm 2. 

Dans les climats secs - moins de 500 mm/an de pluie - on peut 
se contenter de 7 kg/cm 2 pour 'adobe et ]a terre dame, si l'on pr6
voit un bon revetement ext~rieur, et si la rtsistance ii sec des blocs d'es
sais est suffisante. 

Dans les climats humides - plus de 1 200 mm/an de pluie - on 
devra s'efforcer d'obtenir h l'Ntat humide une resistance voisine des 
chiffres donn~s plus haut pour la resistance ii sec, c'est-ii-dire 17 kg/cm 2 

pour l'adobe et ]a terre dame, et 20 kg/cm 2 pour les parpaings compri
mes. 

TABLEAU 3 

R9SUMP DES ESSAIS SUR LES BLOCS 

kg/cm2 

Moins de 500 mm 
Entre 500 

et 1200 mm Plus de 1200 mm 
de plule par an de plule par an de plule par an 

Essai Creux de moins de Creux de moins de Pas de creux - Sur
d'arrosage 12 mm de profon- 6 mm de profon- face ligrement d6

deur. deur. polie admissible. 

Rsistance 
A ]a compres-
sion du bloc 

Au moins 
/cm 2 pour 
et ]a terre 

17 kg 
l'adobe 
dam~e. 

Au moins 
/cm 2 pour 
et ]a terre 

17 kg 
I'adobe 
damde. 

Au moins 
/cm 2 pour 
et la terre 

17 kg 
I'adobe 
damie. 

sec Au moins 
/Cm2 pour 

20 
les 

kg 
par-

Au 
/cm 

moins 
2 pour 

20 kg 
les par-

Au 
/cm 

moins 
2 pour 

20 kg 
les par

paings comprim~s. paings comprim6s. paings comprimes. 

Resistance 
A ]a compres-
sion du bloc 
humide 

Au moins 7 kg/cm 2 

pour 'adobe et ]a 
terre battue avec un 
bon revitement de 

Au moins 8 kg/cm2 

pour I'adobe et la 
terre dam6e. Au 
moins 10 kg/cm2 

Les meilleurs sols 
satisfont aux condi
tions exigies pour
les blocs secs, mais 

surface, et 12 kg 
iCM2 sans revate-
ment. Au moins 10 

pour les parpaings 
comprim~s. 

la r~sistance peut 
Etre i6grement inf6
rieure. 

pour les par
paings comprimis., 

Variation Au plus 2,5 %. Au plus 2,5 %. Au plus 2,5 %. 
de longueur 
Absorption 

Une fois les essais termin6s, il reste encore un bloc sur les sept de 
d6part. 11 aurait servi is remplacer un 6ventuel bloc cass6, mais on peut 
aussi l'utiliser pour des essais sp~ciaux. 

S'il gle beaucoup dans la region oit vous vivez, vous pouvez faire 
'essai suivant : 

Placer le bloc sur le bac d'absorption pendant 24 heures. Puis 
r6ter et le faire geler pendant 24 heures. Le laisser d6geler sur le bac 
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autantd'absorption pendant deux heures, et recommencer l'op~ration 

de fois que possible. 
vous dira combien de temps exactementAucuu de ces essais ne 

le bloc durera, mais Uls aideront a choisir entre les diffrents sols que 

'on songe . utiliser. 
QI'c nous avons 6tudiks sontLes r6sultats " obtenir lors des essais 

r6sum6s sommairement au tableau I1. 



CHAPITRE IlI 

LA STABILISATION DES SOLS 

En leur ajoutant des substances appeldes stabilisants, on peut uti
liser de nombreux types de sols pour construire des murs de terre. On 
peut amiliorer pratiquement tons les sols avec le stabilisant APPRO. 
PRIC. 

Les effets des stabilisants sont les suivants 
1. 	Ils lient les particules du sol les unes aux autres, renforgant

ainsi les blocs ou les murs. 
2. 	 lis a hydrofugent , le sol, c'est-,i-dire l'empchent d'absorber 

'eau. 
3. Ils peuvent 6viter le retrait ou lc' gonflement de la terre. 
L'addition de stabilisants au sol, m~mc ceux qui sont bon march, 

augmente le prix de ]a maison. Mais 'ennemi naturel des murs de terre 
est l'eau, sous une forme ou une autre. Les stabilisants combattent cet 
ennemi. L'utilisation de stabilisants s'impose 'i un moindre degr6 sous 
des climats tris sees. Les constructeurs des pays arides se protigent de 
l'6rosion lente due au vent de sable en faisant des murs un pcu plus
6pais. De tels murs ont dur6 plus de 100 ans. l1 est important de 
connaitre 'exp6rience qu'ont acquise d'autres constructeurs avant de 
decider de ]a mdthode de construction. 

En 	raison des nombreux types de sols et de stabilisants, on ne peut
appliquer avec succ~s dans tous les cas une solution unique. Tout cc 
que ce manuel peut faire est d'indiquer quels stabilisants on peut utiliser, 
lequel est le meilleur pour certains sols, et quelle semble 6tre ia meilleure 
proportion Airespecter. C'est au constructeur h faire des blocs d'essai 
avec diff6rentes sortes et teneurs de stabilisants, puis ,a les essayer 
comme indiqu6 au chapitre lI. 

Types de stabilisation 

Voici les stabilisants les plus couramment utilis6s 
1. Sable et argile. - D'habitude on pense aux stabilisants du sol 
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comme a quelque chose d'inhabituel et de different, mais on peut aussi 
utiliser du sable et de 'argile ordinaire. Si un sol est trop sableux, on y
ajoute un peu d'argile, et r~ciproquement. 11 est vrai de tous les stabi
lisants - et ie sable et 'argile n'en different pas A cet 6gard - qu'il 
faut les mclanger intimement au sol pour qu'ils puissent agir. Si l'on a 
un sol trs sableux, ct un autre tr~s argileux, ils ne se m~langeront pas
facilement car il est difficile d'dcraser les mottes d'argile. La scule 
faqon de voir si deux sols se m~langent bien est d'essayer. II est plus 
facile de milanger une petite quantitd qu'une grosse, aussi l'essai doit-il 
se faire dans les m~mes conditions que lorsqu'on bfitira la maison. 

2. Ciment Portland. - Le type de ciment qui sert A prparer le 
beton est dgalement un des mcilleurs stabilisants du sol. Le ciment est 
surtout efficace avec les sols tr~s sableux. Le tableau I indique quels 
sont les sols que le ciment stabilise le mieux (si le sol a t6 tudi6 au 
moyen des proc~d~s de laboratoire d~crits de 'annexe A, on saura qu'il 
peut etre stabilisd au ciment si son indice de plasticit6 est compris entre 
0 et 12 environ). 

Quelques stabilisants se mdlangent facilement A la terre, mais ce 
n'est pas le cas du ciment portland. II doit tre melange tr~s intimement, 
ct l'on doit briser les mottes de terre pour que le ciment puisse entrer 
en contact avec la totalite du sol (c'est 'une des raisons pour lesquelles 
le ciment n'est pas recommande avec les sols argileux). 

Le ciment r6agit ds qu'il touche de reau, aussi le melange ne 
doit-il pas se faire avec de la terre humide, mais avec le sol sec, et il 
doit 6tre termin6 avant qu'on ajoute l'eau. Puis, on fabrique des par
paings avec le melange humide de terre et de ciment, ou on dame celui-ci 
rapidement dans le mur. Si l'on attend trop longtemps, le mclange dur
cit et ne vaut plus rien. Ne pas preparer plus de matdriau qu'on ne veut 
en utiliser. 

11 faut de I'eau pour que le ciment prenne. Comme il atteint prati
quement sa duretd et sa rdsistance maximales en 7 jours, il faut qu'il 
reste h'imide pendant tout ce temps. L'un des moyens est de recouvrir 
Iks parpaings ou le mur d'une couverture 6tanche h l'eau. En cas d'im
possibilit6, les recouvrir de sacs de toile humides que l'on arroscra sou
vcnt. Au bout de 7 jours de cure sous cette protection, on peut enlever 
la couverture, mais il est bon de maintenir les blocs at 'ombre encore 
7 jours avant de les faire s~cher au soleil. Plus longlemps on conserve 
humides les blocs ou les murs de ciment-terre, et plus ils seront solides. 

L'usage du ciment pr~sente deux inconv6nients : il est cher, et il 
est parfois difficile de s'en procurer. Aussi faut-il d'abord essayer de 
savoir quelle est ia quantit6 minimale ncessaire. 

On peut fabriquer soi-m~me un ciment portland. Pour cela il faut 
beauc( ip de chaleur, un materiel de broyage, une source d'argile et une 
source d'un mattriau calcaire tel que coquillages, roche calcaire, caliche, 
etc. 

3. Chaux. - La chaux, vive ou 6teinte, est l'un des meilleurs sta
bilisants de I'argile. En r6agissant avec I'argile elle forme un liant. La 
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chaux vive est tr~s corrosive et doit 6tre manide avec beaucoup de pr6
cautions. 11est plus stir de I'Nteindre avant de l'utiliser. Le tableau I 
indique les sols qui conviennent le mieux Atla chaux. Si l'on a 6tudid 
le sol aux moyens des procds de laboratoire dtcrits L I'annexe A, on 
pourra essayer la chaux pour presque tous les sols dont l'indice de plas
ticite dcpasse 12. 

La chaux rend moins collantes presque toutes les argiles, mais 
elle 	 ne les renforce pas toutes. En g6n~ral elle renforce les argiles volca
niques mais, pour les autres sols argileux, ]a seule chose Li faire est 
d'essayer la chaux pour voir l'effet qu'elle produit. Utiliser Ics essais 
du chapitre If. 

Les 	sols contenant beaucoup d'argile forment habituellement des 
mottes. Mais ]a chaux facilite la d~sagrdgation des mottes et par suite le 
m~lange. En fait elle modific l'aspect et le comportement du sol. Si 
ie sol dont vous disposez contient beaucoup d'argile, voici cc qu'il faut 
faire : 

Ajouter ia chaux au sol sec, et mdlanger avec assez d'eau pour
mouiller tout le mtlange, puis recouvrir pendant un jour ou deux en 
maintenant le tout humide. Puis gficher L'nouveau pour briser les mottes 
restantes et utiliser Ic matt~riau obtenu. 

La chaux doit dgalement 6tre humide pour durcir, mais cela prend
beaucoup plus de temps que pour le ciment. On conservera les blocs 
pendant 7 jours, 14 si possible, couverts et humides, puis L l'ombre 
pendant 7 jours encore avant de les exposer au soleil. Si 'on prepare
des 	blocs pour les essais, s'arranger pour que cc soit assez a l'avance 
pour qu'ils aient tout le temps de prendre avant Ics essais. II faut au 
moins un mois de cure, deux de preference. 

La chaux est moins chere que le ciment et on Ia trouve presque 
partout dans le monde. On peut la preparer soi-m~me, mais cc nest pas
facile. II faut d ]a chaleur et un mat~riau tel que calcaire, coquillage, 
caliche et un moycn de broyer le calcaire calcind. 

Les sols stabilisis a la chaux mettent environ 6 fois plus de temps 
que ceux stabilisds au ciment pour atteindre leur rtsistance m: ximale. 
II faut se le rappeler lorsqu'on essaie de les comparer. 

4. Combinnisons de chaux et de ciment. - 11 peut arriver qu'on 
se 	trouve dans la sitution suivante : 

Le so] contient an peu trop d'argile pour que le ciment permette 
une bonne stabilisation ; la chaux permettrait de rendre Ic sol facile L 
travailler mais ne serait pas assez efficace pour 'hydrofugcr Cu le ren
forcer. 

Dans ce cas on pout utiliser 5 ]a fois de ia chaux et du ciment. 
Cela colite davantage et prend plus de temps d'ajouter deux stabilisants,
mais cela peut 6tre la scule faqon de construire ]a maison. 

En gd ndral on utilise des quantits t6gales de chaux et de ciment. 
On ajoute toujours Ia chaux en premier. Puis de I'eau, pour mouiller 
le mtlange, que l'on recouvre ensuite et qu'on laisse reposer un Adeux 
jours. Aprs cela Ic mattiriau scra gfich6 soigneusement pour briser les 
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mottes, et l'on ajoutera le ciment et ]a quantitd d'eau voulue pour 
obtcnir I'humidit6 correcte. Aprds l'avoir soigncusement m~lang6, on 
utilise le mattriau immtdiatement avant que le ciment ne prenne. La 
cure est analogue a celle du ciment. 

5. Asphalle. - Un autre stabilisant qui a donnd de bons rdsul
tats pour les maisons de terre est l'asphalte. Aux Etats-Unis on fabrique 
des asphaltes sp6ciaux pour cet usage, mais les qualits ordinaires peu
vent faire l'affaire. A Babylonc, on s'est servi, il y a des milldnaires, 
d'asphalte naturel pour stabiliser les blocs de terre. En gdndral son utili
sation est limite aux sols qui sont m6langds i beaucoup d'eau, 1'adobe 
par exemple. 11 est plus difficile de le mdlanger a la terre simplement 
humide dont on fait les parpaings comprim6s et la terre damc. 11 est 
inutilisable avec les sols argileux auxquels il ne se m6lange pas. 

L'asphalte naturel est trop visqueux pour que l'on puisse I'ajouter 
a la terre sans le chauffer, aussi on le mdlange souvent a des produits 
destins i le rendre plus Iluide et plus facile i utiliser. Si cc produit est 
de l'eau, on a une imulsion d'asphalte. Ces 6mulsions conviennent le 
mieux pour la construction en terre, car cells se manipulent sans danger 
et sont faciles a mclanger i la terre. Quand on les additionne au sol, 
clles se stparcnt en asphalte ct eau, l'asphalte formant un film a la sur
face des grains. Si cette separation se fait rapidement, on a une 6mulsion 
i floculation rapide, qui ne convient pas pour la construction en terrc 
car ]a separation risque de se faire avant que le mdlange ne soit ter
minal. Les 6mulsions i floculation lente sont iddales (si l'on ne peut
disposer d'une 6mulsion sp6ciale pour ]a construction en terre, on pren
dra une 6mulsion ordinaire, i condition de virifier que c'est une 6mulsion 
it Iloculation lente. 

D'autres types d'asphalte sont les v cut-back * (bitume flux6). Cc 
sont des asphaltes mdlang~s, pour les fluidifier, L de l'essence, du pdtrole, 
etc., pour pouvoir s'en servir i froid. Ils sont utiliables avec la terre, 
mais moins bons que les 6mulsions. Apris avoir trait6 le sol avec un 
asphalte (( cut-back ), il faut l'taler, pour permettre i la plus grande 
partie de l'essence ou du p6trole de s'6vaporer, avant de faire des blocs. 
Les cut-backs peuvent s'enflammer si l'on approche une flamme nue. 

Comme l'asphalte est en rialit6 une huile tr~s 6paisse, il * graisse
les particules du sol et lui fait perdre une partie de sa r6sistancc Asee, 
au moins pendant quelques anndes, soit le temps que I'asphalte durcisse. 
L'asphalte rend les particules hydrofuges, et emp8che l'humidit6 de 
diminuer ]a resistance du sol. 

II faut se rappeler qu'iI est tris difficile d'utiliser 'asphalte si le sol 
contient beaucoup d'argile. C'est avec les sols convenant pour I'adobe 
qu'il est le meilleur. 

6. PaIlle. - On a souvent utilis6 ]a paille dans les briques d'adobe, 
ainsi que des matriaux tels que l'corce, les copeaux, le chanvre et 
autres fibres r6sistantes. Le seul dont l'usage soit frequent esf ]a paille, 
encore quc certains peuples aient obtenu de bons r6sultats avec les 
copeaux de bois. 
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La paille ne rdagit d'aucune manikre avec le sol. Son 6ventuel 
effet cst de diminucr un peu ]a r6sistance du bloc see, Ct de faciliter 
un peu 'absorption de l'cau. La paille crde des canaux par oi l'eau 
se trouvant dans le bloc peut sortir plus facilement au cours du vicillis
sement du bloc. Pour les sols argilcux en particulier, ccci diminue les 
fissures qui se produisent pendant cette pdriode, au cours de laquelle 
]a paille et les autres fibres augmentent en outre la rtsistance des briques 
d'adobe humides. 

Bien que la plupart des vicilles maisons en adobe contiennent de 
]a paille, les constructeurs modernes ne l'utilisent pas. Elle peut cepen
dant n'6tre pas ddpourvue d'intr~t quand le sol est un peu trop argi
leux et que l'on n'a aucun autre moyen de le stabiliser. 

et de chaux. - Les cendres7. Combinaison de cendres volantes 
volantes sont la fine poussikre produite par la combustion de la houille, 
du coke, du lignite et d'autres combustibles solides. Si l'on se trouve 
pris d'une usine qui utilise ces combustibles et conserve lc cendres, 
on obtiendra un tr~s bon stabilisant dconomique si on a de la chaux 
a lui mdlanger. La cendre volante et la chaux donnent ensemble un 
ciment presque aussi bon que le ciment Portland. Le mdlange peut trc 
utilis6 tant pour les sols sableux que pour les sols argileux. 

Pour utiliser les cendres volantes et ]a chaux en mdlange, on 
prend environ 2 L 4 fois plus de cendre que de chaux. Par exemple. 
pour un scau de chaux, prendre 2 L 4 seaux de cendre. La seule faqon 
de savoir s'il faut en prendre 2, 4 ou un chiffre intermdiaire, est dE 
faire des blocs d'essai. Comme en gndral la chaux est plus chore que 
la cendre, on cherchera Liutiliser autant de cendre que possible, sans 
que la solidit6 des murs en souffre. 

8. Silicate de soude. - On le trouve dans beaucoup de rtgions 
du monde, et il n'est pas cher lorsqu'on l'ach&tc en gros. C'est avec les 
sols sableux tels que sables argileux et sables limoneux, qu'il est le 
meilleur. 11 ne stabilise pas bien les argiles. 

La meilleure faqon d'utiliscr le silicate de soude est d'en rev~tir 
une pellil'extdrieur des blocs de terre de fagon Liformer autour d'eux 

cule dure de sol stabilis6. (Pour les murs qui ne sont pas mont, s avec 
des blocs, comme ceux cn terre dame, voir au chapitre 4.) Pour cela 
m6langer une partie de silicate de soude commercial avec trois parties 
d'eau propre. Tremper les blocs dans la solution pendant environ une 
minute. Lorsqu'on les enli~ve il reste du liquide sur 'a surface. Avec 
une brosse dure on le fera p6nitrer dans les blocs. On recommenccra 
cette opdration avant de faire sicher les blocs 4 l'air, dans un endroit 
abrit6, pendant au moins sept jours, avant de les utiliser. 

On peut faciliter la penetration de la solution visqueuse de silicate 
de sodium dans le bloc en ajoutant une tris petite quantit6 d'un produit 
chimique tensio-actif. II existe environ 1 500 produits de cc type que 
l'on classe cn quatre categories : amphotires, anioniques, cationiques, 
non-ioniques, et qui renferment des corps tels que les polyoxydthyl.ne

http:polyoxydthyl.ne
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arylethers, le dodecyl-benzine sulfon6, des amines, etc... ; cependant 
divers d6tergents courants sont aussi efficaces que ces produits. 

11 y a beaucoup d'autres stabilisants qui ont donn6 de bons r~sul
tats avec certains sols. Comme il y a eu peu de choses 6crites au sujet 
de leur utilisation dans la construction en terre nous n'en disons que 
quelques mots. Mais n'h6sitez pas i les essayer si vous en disposez. En 
fait, si vous avez quelqu'autre produit que vous pensiez devoir 6tre 
un bon stabilisant, essayez-le. Quelques fois les rebuts dont certains se 
d~barrassent font de bons stabilisants. 

9. Liqueur de sulfite. - C'est un rebut de certaines fabriques
de papier. C'est essentiellement un produit hydrofuge, et l'on ne doit 
pas s'attendre a cc qu'il augmente la r6sistance du sol sec. Certains types 
de solutions de sulfite r6agissent tr~s bien avec les sols, d'autres ont un 
effet d6favorable. On ne le saura pas avant d'avoir essay6 avec le sol 
que lon a. La quantit6 de liqueur i utiliser d6pend de l'usine dont elle 
provient, aussi faut-il essayer diverses proportions et choisir soi-meme 
la meilleure. 

10. Aliquat H 226. - C'est un produit chimique sp6cial (ammo
nium quaternaire) fabriqu6 aux Etats-Unis mais vendu dans d'autres 
r~gions. 11 est exp6di6 sous forme d'une liquide tr s visqueux qu'il faut 
mlanger t de l'eau chaude avant de l'ajouter au sol. Le fabricant vous 
donnera les instructions d'emploi. Bicn qu'iI soit cher, il iniperm~abilise 
efficacement les limons et argiles apr~s que ]a terre a 6W s~che A l'air. 
!1 est bon de l'utiliser, pour les blocs de ]a rangle la plus proche du 
sol, si les blocs n'ont pas subi avec succ~s l'essai d'absorption. 

I1. Cendre de bois. - Dans certains pays, les cendres de bois ont 
t utilis~es comme stabilisant avec beaucoup de succ~s. C'est sans 

doute en rtialit6 la chaux ou le calcium qu'elles contiennent qui pro
duisent cet effet. Comme pour la liqueur de sulfite, certaines cendres 
peuvent au contraire avoir un effet d~favorable, aussi faut-il faire l'essai 
avec le sol. La quantit6 convenable dpend de la nature du bois et de 
la faqon dont ]a combustion a tt men6e. Les cendres fines et blanches 
de bois dur complktement consumd semblent les meilleures. 

12. RWsines. - Elles sont extraites de ]a save des arbres. Elles 
peuvent re de tris bons produits hydrofuges, mais n'ajouteront sans 
doute pas grand-chose Ala r6sistance du sol sec. Certaines sont difficiles 
Aimettre en couvre car elles sont insolubles dans 'eau. Le mieux est 
de demander au fabricant de ces r~sines la meilleure faqon de les 
utiliser. 

13. Huile de coco. - Elle a 6galement tt6 utilis6e comme produit 
hydrofuge. Elle n'augmente pas ia cohesion, mais accroit vraisembla
blement la r6sistance du sol humide. 

14. Acide tannique. 

15. Feuilles de bananier pourries. 
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16. Urine de bitail. 

17. Bouse de vache. 

18. M~Iasses. 

19. Gomme arabique. 

20. Sive de diff~rentes plantes. 

Comment savoir si un stabilisant sera efficace 

I existe tellement de sols difflrents qu'on ne peut dire h priori si 
un stabilisant donn6 sera bon pour un sol donn6. Au tableau 1, et au
debut du pr6sent chapitre, nous avons donn6 quelques indications sur 
les stabilisants qui conviennent avec les diff6rents types de sols. Mais
]a seule faqon de savoir lequel est le meilleur est de faire l'essai sur
le sol que ]'on a. On fait des blocs-6chantillons et on les essaye comme
il est dit au chapitre I[. N'utilisez pas de stabilisants chers si vous
disposez d'autres plus 6conomiques, et que les essais montrent que ces
derniers donnent le r~sultat recherch6. 

Que peut-on attendre des stabilisants 

On demande aux stabilisants d'augmenter Ia r6sistance du sol sec 
ou humide; de diminuer l'absorption d'eau ; et d'emp~cher les projec
tions d'eau ou la pluie de faire a fondre )) le sol. Certains stabilisants 
ne remplissent qu'un ou deux de ces r6les, quelques-uns les remplissent 
tous. 

C'est ainsi que le ciment Portland et ia chaux peuvent ne pas

r6duire rabsorption, mais cela n'a pas d'importance pour autant que

la resistance du sol humide est 6levde.
 

Quelques stabilisants du type hydrofuge peuvent fait rdduire a
en
r6sistance du sol sec, mais ils augmentent fortement celle du sol humide,
et diminuent la quantit6 d'eau absorb6e. Ce sont, bien entendu, souvent
les meilleurs dans les climats humides. 

Certains stabilisants, dont la chaux est un exemple, peuvent fairc
diminuer lc6grement le poids du parpaing ou du bloc de terre dame.
Mais il ne faut pas s'en inqui6ter car cela n'a pas de consiquence quant
5 la rtsistance du sol. 

Pour d'autres stabilisants, dont la chaux est 6galement un bon
exemple, la teneur en eau qui convient le micux pour le compactage
peut se trouver modifide. En gdndral les sols stabiliss al ]a chaux
demandent plus d'eau qu'auparavant. ii est probable que ceci restera
inaperqu si l'on ne mesure pas avec prdcision la quantit6 d'eau utilis6e. 
On peut toujours utiliser I'essai simple, qui est dicrit par ailleurs, pour 
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d6terminer si le sol stabilis6 que l'on va damer ou comprimer poss~de ]a 
teneur en eau optimale. 

Los sols stabilisds doivent tre trait~s 
do fa;on spiciale 

Certains stabilisants demandent un traitement special sous peine 

d'6tre inefficaces. Qu'on se reporte i cc qui a 6t6 dit plus haut, a savoir 
que le ciment Portland et ]a chaux doivent subir une cure humide d'au 
moins sept jours si l'on veut qu'ils durcissent. Ceci est vrai de presquc 
tous les stabilisants de liaison. 

La plupart des stabilisants hydrofuges ne sont efficaces que si le 
sol a t6 sich6 compl~tement auparavant. Ceci ne pose pas de problme 
particulier, car de toute fagon on fait s6cher les blocs quand on les 
laisse vicillir au soleil. 

Pour de nombreux stabilisants, la cure commence apr~s lb 
woulage. Mais, avec les 6mulsions d'asphalte, une partie au moins du 

processus doit s'effectuer pendant que le sol est encore pulvdrulent, 
sauf si I'on fait des briques d'adobe. Pour ]a terre battue et les parpaings 
comprim6s, 6taler la terre au soleil pour la cure. II n'cxiste pas de 
r~gle sfire pour savoir au bout de combien de temps on peut commencer 
i utiliser ces sols, et il faut le d~couvrir par exp6rience. Si l'on peut 
darner ou comprimer le sol sans qu'il ne paraisse spongieux ni ne se 
soulkve autour de la dame, c'cst qu'il est pr6t a 6tre utilis6. 

Les asphaltes o cut-back o - ceux qui contiennent du p6trole, de 
l'essence, etc... - sont lents a vicillir. 11 peut s'6couler plusieurs jours 
avant que le sol ne soit pr6t h 6tre mis en forme de parpaings ou de 
murs de terre. 

Aucun stabilisant n'est bon s'il n'est pas en contact avec chaque 
particule du sol. Bien le melanger ii la terre. 

Combien do stabilisant faut-il utiliser ? 

Ici encore, il est impossible de dire avec ,ne quelconque preci
sion combien en utiliser. Cela dipend du type de sol que l'on a, et de 
'effet que l'on veut obtenir du stabilisant. 

Parfois il faudra beaucoup de stabilisant - particulikrement avec 
les sols tr~s sableux ou tr~s argileux. 

11 se peut qu'un sol convienne h tous 6gards a l'exception d'un 
scul, par exemple I'absorption d'eau qui cst excessive. Dans ce 
cas on peut s.as doute se contenter d'une tris faible quantit6 de stabi
lisant. Un sol qui ne satisfait ahaucune condition, ou htune scule, exigera 
plus de stabilisant. 

De ]a sorte, on voit que la scule faqon de connaitre la quantit6 de 
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stabilisant n~cessaire est de faire des blocs 6chantillons et de les cssayer.
On pr~parera trois jeux de 7 blocs chacun. Si l'on utilise du ciment 
Portland, les teneurs d'essai pourront varier entre 4 et 12 %, et pour
la chaux entre 2 et 6 %. 

Chaque jeu d'essai dolt contenir une teneur de stabilisant difg.
rente, celle-ci allant de la plus faible qui pourrait peut-itre suffire A la 
plus ilev& que 'on puisse financikrement admettre. On essaiera les 
blocs et on choisirm ]a plus faible teneur de celles qui donnent des blocs 
assez bons pour satisfaire aux conditions fixies au tableau i. 

Lorsque l'on aura d~fini ]a teneur exacte de stabilisant n~cessaire,
il faudra encore tenir compte d'un autre facteur. Pour les blocs d'essai 
on utilise une faible quantit6 de terre et il est facile d'obtenir un bon 
m6lange. Pendant ]a construction r~elle de ]a maison, les travailleurs 
auront affaire "t des quantit~s tr~s sup~rieures qui ne seront pas si
faciles Atm61anger. La mcilleure fagon d'en tenir compte est de mettre 
un peu plus de stabilisant. 

Tout ceci semble n~cessiter un important travail de preparation
et d'essai. C'est en effet le cas, mais connaitre la meilleure fagon de
procder vaut le temps et les efforts qu'on y consacre. Si cela prend
deux mois, qu'on se rappelle que cela le mdrite. Si vous faites du boni 
travail, vos petits-enfants auront encore pour y vivre une maison 
en bon 6tat. 



CHAPITRE IV 

OU CONSTRUIRE 

11 faut construire ia maison sur un bon emplacement. Le terrain 
devrait 6tre assez vaste, pour qu'il y ait de la place non seulement pour 
la maison, mais aussi pour une cour et un jardin. On doit pouvoir 
trouver sur la propri6t6 ou dans son voisinage une grande quantit6 de 
terre utilisable. II existe d'autres facteurs importants : 

Le terrain doit tre bien drain6. L'eau stagnante et les sols boueux 
sont tris pr6judiciables aux maisons de terre. Si l'eau y stagne apris de 
fortes pluies, le terrain ne pourra convenir que si l'on peut creuser 
des tranch~es ou des caniveaux pour 6vacuc" 'eau rapidemcnt. La 
figure 19a repr6sente un bon endroit, la figure 19 bun mauvais. 

L'emplacement devrait 6galement tre ,a proximit6 des routes, des 
marches et du lieu de travail du propri6taire. 

D'ordinaire, les anciens emplacements de maison sont bons car le 
sol s'est stabilis6 de lui-m~me ou s'est tass6 sous lc poids de 'ancienne 
maison. 

NIVELLEMENT DU TERRAIN. - Dbarrasser le terrain des 
broussailles et v6gdtations indcsirables avant de commencer la cons
truction. i faut enlever de la surface qu'occupera la maison toute la 
vtg6tation et toute la couche superficielle de sol organique. On enl~vcra 
6galement les mattriaux spongieux ou mous jusqu'i cc qu'on atteigne 
un sol sain et solide. On mdnagera assez d'cspace autour des contours 
de ]a maison pour pouvoir y travailler. On conservera les plantes qui 
pourront sfrvir d'ornemcnt apris la construction de ]a maikon. 

Apris avoir repW$r6 'emplacement de la maison sur Ic terrain, on 
matrialiscri ses limites a 'aide de cordes clou6cs sur des jalons. Puis 
on nivlIera lc sol i l'intdricur de ces cordes (voir figure 20). Les d6pres
sion du terrain scront combikes a I'aide de terre prise sur les bosses 
voisines, i condition qu'il s'agisse d'un sol de bonne qualit, qui ne so 
laisse pas entrainer par l'eau. Tout matfriau de remplissage utilis6 A 
l'intfrieur des cordes doit Wtre fortement tass it I'aide d'une dame 
i6 main de faqon A obtenir de bonnes fondations. Sinon I'affaissement 
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FIG. 19 

de cc matdriau pourrait provoquer des fissures dans les murs. La terre 
que cette operation laissera en excis sera mise de c6t. si on peut 
l'utiliser pour ]a construction. 

REPERAGE DU NIVEAU ZERO. - Avant de fixer les limites 
d6finitives de la maison, ilfaut niveler soigneusement et rep6rer avcc 
pr6cision le niveau de base. 

Ccci se r~alisc facilement en plantant des jalons dans le sol. On 
en enfonce tout d'abord un au niveau dtsir6, on le protige en 'entou
rant d'autres piquets, puis on plante d'autres jalons, autour des contours 
approximatifs de la maison, jusqu'a exactement le m6me niveau que le 
premier. I y a deux moyens pour ce faire. 

Pour d6terminer la hauteur correcte des jalons, on utilisera si 
possible un niveau d'arpenteur, en visant avec soin les sommets de 
ces jalons (pour plus de commodit6, dans cc cas, on laissera les sommets 
des jalons un peu plus haut que le niveau du sol; celui-ci sera done 
a une distance d~termin~c au-dessous du sommet). 

Si l'on n'a pas de niveau d'arpenteur, on pourra tout aussi bien 
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utiliser un tuyau d'eau en plastique transparent ou translucide, que 
l'on remplit complktemnt d'eau, sauf sur 30 cm. En rdglant le niveau 
de l'cau 'iun bout a la hauteur exacte rep&r c par le jalon de r6f~rence, 
on pourra enfoncer les autres jalons ai ]a profondeur voulue en compa
rant ]a hauteur de leur sommet avec le niveau a 'autre bout du tuyau. 
La figure 21 dtcrit cc procd. 

FiG. 21 

En enfongant le premier jalon dans le sol au point quc l'on juge 
6tre le plus haut du terrain, tous les autres d6passeront un peu plus du 
sol. S'iI arrive que le jalon de r~f~rence soit plus bas que le niveau du 
sol h d'autres points du jalonnage du terrain, on plantera un autre jalon 
• c6t6 du ,premier en le laissant dipasser assez pour permettre des 
mesures ultdrieures. Par exemple on le laissera i 30 cm au-dessus du 
jalon de r6fdrence. Puis on enfonce les autres jalons aila m~me hauteur. 
On fixera le niveau de rdfdrence /i 30 cm au-dessous du sommet de 
ccs jalons, ou bien de telle faqon que le coin le plus bas soit au-dessus 
de cc niveau. 
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FIG. 22 

Le tuyau d'eau peut 6galement 6tre utile pendant d'autres phases 
de la construction. C'est un moyen precis de rep6rer les autres niveaux 
ou cotes. 1l est commode pour trouver la bonne hauteur des semelles et 
murs de fondation, pour verifier si les parpaings sont de niveau, et 
m~m,- pour verifier la rang~e sup6rieure avant ]a mise en place du toit. 

I1 est recommand6 de boucher les extrdmitds du tuyau avec un 
bouchon ou tampon, quand on ne s'en sert pas, pour empcher 'eau 
de s'6coulcr. 

IMPLANTATION DU BATIMENT. - L'6tape suivante consiste 
a rep6rer sur le terrain les emplacements exacts des murs ext6rieurs. 
Les formes et dimensions sont donn6es par les plans. Penser ,a 1'orien
tation quo l'on veut donner 4 la maison. Un architecte peut 6tre utile. 
Tenir compte do choses telles quo : vents dominants, direction du soleil, 
esth~tique, distance Ala route et aux limites de la propir6t6, etc... 

Une fois que 1'emplacement est choisi, il faut mettre en place les 
chaises. Les planches utilis6es (fig. 22) doivent avoir au moins 1,50 m 
de long, pour qu'on puisse faire les r6glages une fois qu'elles sont plan
t6es dans lc sol. On placera un jeu de chaises Achaque coin des murs 
ext6rieurs de la maison. Au coin oit le sol est Ic plus haut, les planches 

3 
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FIG. 23 

devront d~passer de 50 cm. Celles des autres coins doivent tre au 
mme nivcau (done plus haut au-dessus du sol). Elles doivent 6tre 
assez solides pour supporter les cordes tendues qui d~limitent, de l'une 
i a 'autre, les murs de a maison. 

11 est facile d'obtenir des coins A angle droit, et de le verifier. 
Pour fabriquer une 6querre, on prend trois planches de longueur 

respective 3,4 et 5 unit6s, et on les cloue comme indiqu6 Atla figure 
23 A. L'angle entre le c6t6 de longueur 3 et celui de longueur 4 est un 
angle de 90 degr~s ou angle droit. En alignant les cordes le long de ces 
c6t6s, comme le montre la figure 23 B, on mettra correctement en place 
deux c6t~s de ]a maison. 

Pour commencer l'implantation de ]a maison, on doit planter un 
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jalon i environ un m~tre Ail'intdrieur d'un des jeux de chaises pour
mat~rialiser le premier coin extrieur. On dispose correctement 1'Nquerre 
sur ce jalon, et toutes les cotes partent de ce point. Le jalon doit etre 
juste au-dessous du point o4x les cordes se croisent sur la figure 23 B. 

On tend les cordes entre les chaises pour fixer la direction et la 
longueur des c6tds des murs. On continue le processus de mesure et de 
report d'angle droit autour de la maison jusqu'At ce qu'on soit revenu 
au point de depart. 

Si le contour de la maison a la forme d'un carr6 ou d'un rectangle, 
on peut verifier l'alignement en mesurant les diagonales, c'est- -dire 
la distance entre les coins opposes. Si le trac6 est correct, et done les 
coins Aangle droit, les deux diagonales sont exactement de meme Ion
gueur. Sinon on devra faire des corrections en ddplaqant les extr~mit~s 
des cordes sur les chaises. Ces diagonales sont indiqudes en trait gras 
sur la figure 24. 

Mime si I'on n'a pas d'dquerre, on peut faire un trac6 correct. 
Pour cela on piqu~te deux angles de la maison, stpar~s de la distance 
pr~vue, cc qui donne un c6t6 de la maison, dans la direction choisie. 
Puis, aussi bien qu'on peut le faire A vue d'ceil, on trace avec deux 
cordes les deux c6t~s issus de celui que l'on vient de matrialiser, c6t~s 
que l'on mettra h la bonne longueur. Puis on compare les diagonales.
Si elles ne sont pas exactement 6gales on d~placera les deux derniers 
coins obtenus jusqu' cc qu'elles le soient. De cette faqon on sera sor 
d'avoir un carr6 ou un rectangle exact. 

11 vaut mieux utiliser plus d'un jeu de cordes pour matsrialiser 
le trac6 du bfitiment. Le premier jeu sert pour l'ext~rieur des murs du 
bfitiment. Cependant, les limites des fouilles de semelles et du mur de 
fondation (dont on parle au prochain chapitre) se trouvent normalement 
C l'ext~rieur des murs. Dans cc cas, on peut utiliser un jeu supp]6men
taire C l'extrieur des premiercs pour fixer les limites de la tranch~e 
a creuser. 

Fia. 24 
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Une fois que les cordes pour les fouilles ont W mises en place, 
on devra tracer convenablement sur le sol les limites de ces fouilles, de 
sorte que les ouvriers puissent creuser bien .en ligne. Ceci peut se faire 
en plantant des piquets comme guides au-dessous de ]a corde qui indique 
]a limite, ou en tragant A la chaux une mince ligne sous celle-ci. Dans 
les deux cas on enlvera ]a corde qui d6limite la fouille pendant 1'ex6cu
tion de celle-ci, afin qu'elle ne soit pas cass6e par les ouvriers. Rep~rer 
soigneusement ]a position des cordes sur les chaises, de faqon it pouvoir 
les remettre exactement i ]a m~me place une fois que les fondations 
sont creusdes. 

DRAINAGE. - Si l'on doit construire la maison sur un terrain "t 
peu pros plat, il faut songer "t drainer l'eau hors de 1'emplacement de 
la maison. Toute rigole qui traverse le lieu de construction doit 6tre 
d~tourne en creusant un caniveau qui s'6carte de la maison, et en com
blant l'ancien lit avec de la terre tass6e. 11 est 6galement important que 
le niveau du sol juste autour de 1'emplacement de la maison soit plus 
haut que le reste du terrain, de fagon que 1'eau soit maintenue A l'ecart 
du bfitiment. I1 peut etre ncessaire de creuser un canal ou un foss6 
jusqu'i plusicurs mWtres des fondations pour drainer l'eau des fortes 
pluies. 



CHAPITRE V 

LES FONDATIONS 

Les fondations sont ]a partie du bfitiment qui se trouve au-dessous 
du niveau du sol, ct sur laquelle repose la maison. De bonnes fonda
tions 6viteront "ila maison d'Etre endommagc ou dtforme par raffais
sement du terrain, les vents violents, ou le gel. Une bonne maisoi 
doit avoir de bonnes fondations; c'est la partic ]a plus importante
de la maison. 

TYPES DE FONDATIONS. -- Les fondations des baitiments 
peuvent 6tre formdes par des puits ou semelles de fondation sipards,
qui supportent le poids de la maison par l'intermdiaire de grosses 
poutres qui y prennent appui, ou par des semelles de fondation conti
nues qui s'6tendent sous toute ]a longueur des murs extirieurs et les 
cloisons intrieures qui supportent des charges. Pour les murs de terre, 
on utilise plus couramment les semelles continues. Un mur de fonda
tion est mont sur une semelle qui lui sert d'appui, lui-mme portant les 
murs. La figure 25 montre une semelle et mur de fondation typiqucs.
Ces structures n'exigent pas toutes une armature d'acier. 

SEMELLES. - Les semelles servent ft trois choses 
1) Fournir une base solide ct de niveau pour les murs de fondation; 
2) Ripartir le poids de la maison sur le sol de faeon que la 

charge ne dcpasse en aucun point Ia risistance du sol; 
3) Risister a l'effet de scul~vcment produit par lcs ouragans, les

quels peuvent renverser une maison ou la diplacer de ses fondations. 
La taille et la profondeur des semelles dtpend : du type de mat& 

riau utilis6 pour les faire ; du poids qu'elles doivent supporter ; de la 
r6sistance du sol et, dans une certaine mesure, des conditions clima
tiques de la region. 

PROFONDEUR DES SEMELLES. - Dans les rigions soumises 
au gel, les semelles doivent 6tre ,aune profondeur au moins 6gale aicelle 
que le gel est susceptible d'atteindre. Sinon la semelle se diplacera et 
fera fissurer la maison pendant ou aprs le gel. On a reprsnt6, sur les 
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FIG. 25 

figures 26 A et 26 B la profondeur atteinte par le gel par une ligne 
en tiret6 gras. La figure 26 B montre cc qui peut se produire si la 
semelle n'est pas assez profonde. Si l'on n'a aucun autre moyen de 
d6terminer cette profondeur, on peut l'estimer grossirement, d'aprs
la difficult6 qu'il y a t creuser au cours des hivers longs et rudes. On 
peut voir des lentilles de glace dans le sol. La semellc doit se trouver 
en dessous de l'endroit oji l'on trouve de ]a glace. 

Dans les climats plus chauds, il faut que ]a semelle soit assez pro
fonde pour atteindre la bonne terre saine, exempte de vdgdtation 
(racines, etc...) et pour 6viter d'6tre 6rodde ou diplace par ]a pluic 
ou les inondations. En g6nral cette profondeur cst comprise entre 30 
et 50 cm. Ii existe une exception, c'est lorsque Ic sol se contracte ct 
se dilate fortement pendant les alternances de s~cheresse et d'humidit6 
annuelles. Dans cc cas la semelle doit descendre /i la profondeur o4 
les variations saisonnikres d'humidit6 deviennent insignifiantes. Celle-ci 
peut trc parfois estim6c d'apris l'aspect du sol, qui est g~n6ralement 
tris granul6 dans la partic of6 I'humidit6 varie pdriodiquement, et pr6
sente un aspect plus compact en-dessous. 

La fagon la meilleure et la plus aislc de trouver la profondeur 
convenable est d'examiner quelle profondeur on a utilisc pour des 
constructions analogues de la rdgion. Si ces maisons se comportent bien, 
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FIG. 26 

ne prcsentent ni affaissement ni fissures, ]a profondeur qui a tt utilisde 
vaudra pour la nouvelle maison. En cas de doute, descendre plus bas. 

TAILLE DE LA SEMELLE. - La taille de la semelte depend 
de ]a r~sistance du sol et du poids de la maison. En rgle g6n~rale, on 
ne devra pas charger les argiles et limons superficiels Aplus de 10 tonnes 
par metre carr6 de semelte, tandis que pour les sables et graviers fermes 
on peut aller jusqu" 20 ou 30 tonnes par mitrc carr6. 

S'it se pose un probl me au sujet de la qualit6 du sol, on doit 
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faire un cssai de r6sistance, tel que celui de l'annexe A, que l'on utilisera 
si l'on peut. Sinon on pourra tr~s g~n~ralement estimer la resistance "i 
l'aide de I' c( ) indiqu6 ai l'annexe A.essai simplifiN de rtsistance 

Une fois connue ]a capacit6 de charge du sol, et calcul6 le poids 
de ]a maison, on peut facilement obtenir la largeur et l'6paisseur de la 
semelle au moyen du tableau 4. 

Les dimensions donnes dans le tableau 4 peuvent 8tre modifikes 
quelque peu compte tenu de l'exprience locale, mais il ne faut pas
diminuer les chiffres qui conviennent. Le bfitiment de ]a figure 27 
montre l'effet d'une insuffisance de fondation sur un mur de terre. 

MATERIAUX POUR LES SEMELLES. - Comme les semelles 
sont enterres, il faut qu'elles soient faites en mat6riaux rtsistant h Ia 
dtcomposition et aux insectes. On peut utiliser le b~ton, la pierre, la 
brique, les parpaings de b6ton et mattriaux similaires. Rcemment on 
a fait des semelles avec du sol stabilis6. Cependant elles ne sont pas en 
place depuis assez longtemps pour qu'on puisse en tirer des enseigne
ments valables. Au point actuel de nos connaissances, il vaut mieux 
6viter d'utiliser du sol stabilis6 pour les semelles, sauf dans les r6gions
arides ou semi-arides. 

SEIWELLES DE BETON. - Les semelles en bMton couI sont 
les plus communes, car elles sont facile t faire et conviennent tr~s bien ; 
cependant cc sont sans doute les plus chres. En g~n6ral on n'a pas 
besoin de coffrage, car on peut creuser une tranch6e t la profondcur 
et la largeur de la semelle et y couler le b6ton directement jusqu'a obte
nir I'tpaisseur d6sir6e (voir figure 28). Si le sol est sableux, et que les 
parois risquent de glisser ou de s'effondrer, on peut utiliser des banches 
simples afin d'6tre str que ]a semelle a ]a largeur voulue et que ]a terre 

. ' .. '2	 =ig 

27. 	 Un efondrement di sol a provoqui la cassure di tnur de fonda
tion el (itdintrd'adobe de ce grand bdtiment. 



TABLEAU 4 

LARGEUR ET EPAISSEUR DES SEMELLES DE FONDATION 
POUR LES SOLS DE FONDATION ARGILEUX 

Si la risistance du sol est-......... ... - A B C D E F 

les largeurs et ipaisseurs doivent itre (en cm) L E L E L E L E L E L E 

TYPE DE BATIMENT 
I niveau: murs de 15 cm; toit l6ger 
1 niveau: murs de 15 cm; toit de terre 
I niveau: murs de 23 cm ; toil I6ger 
I niveau murs de 23 cm toit de terre 
I niveau : murs de 30 cm; toit l6ger 

45 
67 

90 

18 
20 

20 

30 
38 

45 

20 
23 

23 

30 
30 

30 

20 
25 

28 

30 
30 

30 

20 
25 

28 

30 
30 

30 

20 
25 

28 

30 
30 

30 

20 
25 

28 

I niveau : murs de 30 cm :it ide terre 
I niveau : murs de 38 cm: toit lIger 
I niveau: murs de 38 cm : toil de terre 
2 niveaux; murs de 23 el 15 cm toit 16ger 

90 
90 
90 
90 

20 
22 
23 
23 

45 
52 
6)
60 

25 
25 
25 
25 

30 
38 
45 
45 

30 
30 
28 
28 

30 
38 
38 
38 

30 
30 
30 
30 

30 
38 
38 
38 

30 
30 
30 
30 

30 
38 
38 
38 

30 
30 
30 
30 

z 
-3 

2 
2 
2 
2 

niveaux 
niveaux 
niveaux 
niveaux 

murs 
murs 
murs 
murs 

de 
de 
de 
de 

23 
30 
30 
38 

et 
et 
et 
et 

15 
23 
23 
30 

cm toil de terre 
cm toil I6ger 
cm. toil de terre 
cm : toil 16ger 

non 
non 
non 
non 

68 
75 
83 
90 

23 
23 
23 
25 

52 
60 
60 
68 

28 
25 
28 
28 

45 
45 
52 
60 

30 
30 
28 
30 

38 
38 
45 
45 

30 
33 
30 
33 

3) 
38 
38 
45 

30 
33 
33 
33 

2 
2 
2 

niveaux: murs 
niveaux murs 
niveaux ; Murs 

de 38 
(Ie 45 
de 45 

et 30 cm : toilt de terre 
et 38 cm: toit de terre 
et 38 cm: toil de terre 

non 
non 
non 

non 
non 
non 

75 
90 
90 

25 
28 
28 

68 
75 
85 

28 
30 
30 

52 
60 
68 

33 
33 
33 

45 
52 
60 

35 
35 
33 

• Nc pa, construirc sur un sol aussi peu rdsistant. w. 
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Voir tableau 4 

ne tombera pas dans le b6ton fraichement coul6. Ces banches sont 
formes de panneaux, d'une largeur 6gale " la profondeur dc la semelle, 
calts en place par suffisamment de piquets de bois pour qu'ils ne se 
dtplacent ni ne flMchissent. II faut toujours enlever le coffrage, mais 
au plus tard 48 heures apr~s la coulhe du btton. 11 vaut mieux, pendant 
quelques jours, laisser durcir le btton en le maintenant humide grAce 
it des sacs, des feuilles mouilltes, etc... 

Lorsque l'on creuse pour couler les semelles, il vaut toujours mieux 
aller trop profond que trop peu. Si le trou est trop profond on peut 
combler ]a difference avec un peu plus de btton, du sable ou de ]a 
terre, mais on devra darner le sable ou ]a terre et non les ddverser 
simplement dans le trou. 

Les semelles de b6ton ne ntcessitent pas toujours une armature 
d'acier, mais un ferraillage Itger permet de mieux rtsister aux fissu
rations provoqutes par les changements de tempcrature. Dans certains 
cas le ferraillage est indispensable, par exemple dans les r6gions sujettcs 
aux tremblements de terre et aux ouragans, celles oil le sol gonfle, 
ainsi que lorsque la semelle dtpasse lattralement du mur de fondation 
de plus des deux tiers de son 6paisseur. Dans ces conditions il est 
conscillI d'avoir recours ai un ingtnieur ou un architecte comme conscil 
quant aux types, tailles et emplacement des fers de renforcement. 

Le btton destin6 aux semelles doit contenir assez d'eau pour 
pouvoir tre coul6, mais pas trop, de crainte que le mortier ne s'n 
aille laissant uniquement les gros graviers. Un bon btton de semelle 
se fait avec : 

- I partie de ciment Portland; 
- 3 parties de sable lavt; 
- 4 parties de gravier lav6; 
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Environ 20 a 27 litres d'eau pour un sac de ciment de 94 livres 
(42 kg). 

Une bonne fagon d'estimer si ]a teneur en eau est convenable 
est de placer un peu du melange dans un seau, et de le remuer 
environ 25 fois avec une tige de bois ou d'acier lisse. Puis on laisse 
tomber d'une hauteur de 15 cm au-dessus de la surface du mdlange un 
caillou rond d'environ 10 cm de diam~tre. S'il fait dans le baton unc 
empreinte d'environ 3 cm, le b6ton contient i peu pris ]a quantitd 
d'eau convenable. 

Si l'on utilise des fers d'armature, on Ics place dans le trou, fixis 
de fagon solide, t ]a hauteur convenable, avant de couler Ic b6ton. On 
laissera la surface sup6rieure de ]a semclle tr~s rugucuse de fa;on ,a 
obtenir une bonne liaison avec le mur de fondation. 11 est gtnralement
bon de laisser une rainure au centre de la semelle comme le montre la 
figure 28, de fagon a r~aliser un accrochagc supplkmentaire avcc le mur 
de fondation, si la semelle est en b6ton. Si c'est possible, dans Ics 
r6gions sujettes aux tremblements de tcrre, on laissera d~passer quelque 
peu certains fers de faqon qu'ils pcnctrcnt dans le mur de fondation, ct 
le fixent solidement ,ala semulle. Ceci exige g~nralcment que l'on 
espac3 convenablement ces fers. 

On peut parfois r~duire consid~rablement ]a quantit6 de baton n~ccs
saire aux fondations en plaqant de grosses pierres dans ]a tranch6c et 
en versant le baton autour pour obtenir ]a semelle. Si les pierres sont 
grosses ilest judicieux de faire une semelle un peu plus 6paisse que les 
semelles normales en baton. En gros l'paisseur doit 6tre d'environ 1,5 

65 
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fois la dimension des plus grosses pierres. Par cxemple, si les pierrcs 

ont 20 cm, r'paiscur sera de 30 cm. 

- Les briqucs, agglom~r~sSEMELLES EN MA(ONNERIE. 
au mortier font aussi de bonnes semelles.de bMon ou moellons scells 

materiaux de forme
Avcc lcs briques, les agglomrs de baton et autres 
rigulikre, ilcst n~ccssaire de nivcler soigneusement le fond de ]a tran

ch6c, sinon le mur de fondation risquerait dc ne pas tre d'aplomb. On 
le fond, ou couler une mince 

peut utiliser du sable dam6 pour niveler 
b6ton. Pour les semelles en moellons, iln'est pas ntces

couche de 
mais on doit faire attentionsaire que la tranch6e soit aussi bien nivel6e, 

que ]a surface finale, une fois recouverte a poser les pierres de faqon 
repr6sented'une mince couche de mortier, soit de niveau. La figure 31 

tine semelle en moelons. 
sont souvent moins chores atconstruireLes semelles en maqonnerie 

car ily faut moins de ciment. Cependant elles sont 
que celles en b6ton, 

i6galement difticile de lcs
plus difficiles ct plus longues a jeter. 11 est 

on les recommande pas dans 
armer convenablement. C'est pourquoi ne 
les rtgions sujettes aux ouragans ou vents violents, ni celles o4i le sol 

tend i gonfler. 
Le niortier utilis6 pour les semelles de maqonnerie ou de moellons 

trc de bonne qualit6, et ne pas se d6sagrtger avec le temps. Le
doit 

mdange suivant convient bien :
 

- 4 parties de ciment Portland
 
- I partic de chaux;
 
- 12 parties de sable propre
 
- Assez d'cau propre pour qu'on puisse utiliser le mortier. 

FIG. 29 
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Si Pon dispose do ciment de maqonneric, prendre une partie dc 
ciment, trois parties de sable, plus 'eau ndcessaire. 

MURS DE FONDATION. - Los murs dc fo, jation, qui repo
sent sur les semelles, et portent les murs de la maison, doivent : tre 

mur desolides; avoir une surface plane comme surface de dipart du 
terre ; Wtre droits et do niveau. 

Le bdton coul6, les parpaings de b6ton, les briques cuites, lcs bri
ques creuses en argile, ou les pierres scelldes au mortier sont de bons 
mat6riaux pour les murs de fondation. 

De nouveau, le moilleur, mais sans doute le plus cher, est l b6ton 
coul6. Dans les maisons sujettes aux tremblements de terre ou aux oura
gans, et la o6 le sol gonfle beaucoup, il est prdfdrable d'armer le mur 

quantitd, la taillede fondation comme on le fait pour ]a semelle. La 
un ing6nieur ou architecteet 'dcartement des fers doivent 6tre fixes par 

qualifi6. 
On pout dgalement utiliser do la terre bien stabilisde, sous forme 

do parpaings au de terre damdc sur place. Comme on n'a quo peu 
do los utiliser qued'expdrience do ces matdriaux, il est rccommandd no 

dans les r6gions peu pluviouses, sur des emplacements ou une pente 
'eau no stagne au voisinage des fondationg.suffisante permet d'6viter quo 

TAILLE DES MURS DE FONDATION. - En construisant le 
mur do fondation, on doit considdrer deux choses : l'paisseur du 
mur et sa hauteur au-dessus du niveau du sol. 

Les murs do fondation doivont 6trc au moins aussi 6pais que les 
comurs de terre qu'ils portent. Parfois ils sont plus dpais, mais n'est 

des planle cas quo lorsqu'ils supportent d'autres charges, par exemple 
chers intiriours. 

La hauteur du mur do fondation doit 6tre telle que los 6clabous
sures de pluies n'atteignent pas les blocs do terre, cc qui les 6rode. Cette 
hauteur d6pend de ]a quantit6 d'eau qui tombo par an, et do la largeur 

sees (moins do 450 mm dosur laquelle le toit d6borde. Dans les pays 
plus par an), avec un toit dcbordant largement, ]a hauteur doit 6tre 

regions pluviouses,de 25 cm au-dessus de la surface du sol. Dans les 
et si le toit dtborde peu, elle doit 8tre do 55 cm, et 35 cm pour une 

un autre rev~tepluviosit6 normale. M~me si l'on utilise du stucco ou 
ment do finition sur les murs do terre, les fondations doivent monter aux 
hauteurs indiqudes. 

Si 'on utilise du b6tonMURS DE FONDATION EN BETON. 

pour construire les murs do fondation, on posora un coffrage pour 
maintenir le b6ton pendant qu'iI durcit. Ce coffrage s'appuie directement 
sur le dessus do la semelle et doit 6tre solidement ancrd a I'aide do 
jambes do force dans les parois de la tranche ou la surface du sol, 
afin d'dviter qu'il ne so d6place pendant la coulde du bdton. 11 doit 

pas d6former.6galement 6tre assez dpais et bien cal6 pour no so 
Des panneaux do bois do 35 a 50 mm d'6paisseur avec une cale 

tous les deux mtrcs environ, ou des planchcs assembles par rainure 
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FIG. 30 

et languette, de 25 mm d'dpaisseur, avec une cale tous les 60 cm, 
conviennent bien. Avec du contreplaqu6 l'Npaisseur convenable est de 
15 t 20 mm. La figure 29 repr6sente un coffrage typique. La fabrica
tion du coffrage est un travail trompeur. On a toujours l'impression, pen
dant qu'on le construit, qu'il est trop solide et que c'est du gaspillage. 
Lorsqu'on a coul6 le b6ton ilest trop tard pour r6parer la faute qu'on 
a commise en le faisant trop faible. I est difficile, sinon impossible, de 
r~parer un coffrage bomb6. N'essayez pas de faire des i€onomies en 
construisant des coffrages trop 1igers. 

On placera soigneusement les banches dans la position coirecte, 
puis on les calera, pour 6viter tout d6placement, comme le montre la 
figure 29. Ceci fait, on marquera la limite sup6rieure du mur de fon
dation en plantant des clous et en traqant des lignes sur l'int~rieur 
du coffrage. Ccci peut se faire avec precision Li l'aide de la mcthode 
du tuyau d'eau indiqu~e au chapitre III. La hauteur du mur doit 6tre 
repr.e tout autour de la maison comme le montre la figure 30. 

Si l'on met des fers d'armature dans le mur de fondation, ilest 
plus commode de placer d'abord un seul cot6 du coffrage (g~n~rale
ment le c6t6 int6rieur), puis de tracer sur ]a paroi de celui-ci la limite 
du mur, enfin de poser et de fixer entre eux tous les fers avant 
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de mettre en place ]a seconde paroi du coffrage. Ceci facilite I'aligne
ment et la mise A hauteur correcte des fers. 

Une fois que le coffrage est en place, et qu'on a vdrifi6 son aligne
ment et sa solidit6, on balaye la semelle entre les banches, puis on'arrose I6g~rement. I1est bon de laisser quelques petites ouvertures au
bas du coffrage pour faciliter ]a sortie des balayures. Bien vtrifier qu'onles a rebouchdes avant de couler le btton. Pour emp~cher le b6ton decoller aux banches, on mouillera celles-ci juste avant de couler lebdton, ou, mieux encore, on les enduira d'huile fluide avant de les 
mettre en place. 

Lorsqu'on a commenc6 la coulde du baton, ilfaut la poursuivre
jusqu'A ce que tout le mur de fondation soit coul6. Sinon ily aura des
raccordements, cc qui n'est pas souhaitable. 

On devra remuer le b6ton dans le coffrage avec une tige de bois ou d'acier, de faqon i le compacter efficacement. Sinon ilpeut se former
des poches d'air qui affaiblissent sensiblement le mur. Cette opdration
est importante pour l'ensemble du mur, mais plus spdcialement du c6t6
extdrieur, car les trous apparents donnent un mauvais aspect. Lemdlange pourra 6tre le m~me que celui utilis6 pour la semelle, encore
qu'un peu plus d'eau facilite la coule. On peut estimer cette facilit6 AtI'aide de la mdthode donn6e plus haut atpropos de semelles en biton.
Si on l'utilise, on notera que la pierre doit ici donncr dans le mdlange
 
une empreinte de 50 at 60 mm.
 

Le gravier du bMon ne doit pas 6tre trop gros, sinon 
ilsera coincentre les banches et les fers d'armature. Les plus gros cailloux devraient

avoir un diam~tre dgal i environ la moiti6 de la distance entre les fers
et la paroi du coffrage, ou de la distance entre fers (selon celle qui est

la plus faible). On enlvera Ic coffrage 
 deux jours apris avoir coul6 le mur. Le bMton sera maintenu humide par arrosage, ou en le recouvrant
de sacs mouills, pendant encore quelques jours. Si l'on ddcouvre desvides dans le b6ton, on les colmatera d~s que le coffrage sera enlev6,

avec un coulis ou du mortier, puis on lissera A la truelle ou avec une
 
baguette.
 

MURS DE FONDATION EN MA4;ONNERIE. - Les qualitdsdemanddes it un mur de fondation en maqonnerie sont les m~mes que
celles qu'on demande h un mur de bMton : il doit 6tre rectiligne, de 
niveau, et solide. 

Pour monter les murs, on doit utiliser un bon mortier resistant. La
composition suivante s'est rtivdlc satisfaisante 

- 4 parties de ciment, 
- 1 partie de chaux, 
- 12 parties de sable propre, 
- assez d'eau pour que le mtlange soit utilisable. 
La faqon de placer les parpaings ou briques est la m~me que celle

dtcrite au chapitre 10 pour mettre en place les parpaings de terre. Uti
liser les cordes repres fixes aux chaises pour obtenir I'alignement. Le 
tuyau d'eau servira it vdrifier h chaque rangde de parpaings ou de 
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briques que le mur reste de niveau pendant qu'on le monte. S'i est 
absolument nccessaire de faire des fondations en maqonnerie dans une 
region sujette aux tremblements de terre ou aux ouragans, on peut les 
renforcer avec du grillage special, en fort treillis de filde fer pour cl6
ture, ou m me avec des fers de petit diam~tre (10 mm ou moins).
L'armature est plac6e dans les joints horizohtaux, et doit 6tre suffisam
mont enrob~e de mortier pour ne pas rouiller. Ici encore, c'est un 
architecte ou ingtnicur comp6tcnt qui devra dtcider de ]a quantit6, de 
la nature, et de ]a position de ]'armature. D'autre part, si 1'on utilise des 
briques creuses, ilest bon de remplir un grand nombre de ces briqucs,
voire toutes, avec du mortier, pour augmenter leur r6sistance. 

FONDATIONS EN MOELLONS. - On dispose souvont, pour
faire les fondations, d'une grande quantit6 de pierres, briques cass~es, ou 
autres mat~riaux convonables. Ce type de fondation est satisfaisant et 
6conomique, mais it est plus difficile ai armer. Au lieu de faire une 
semelle puis un mur de fondation, on peut faire les fondations en 
moellons sous forme d'un unique soubassement qui se r~tr6cit en mon
tant jusqu'i atteindre l'Npaisseur du mur de terre ai son sommet (voir
figure 31). La largeur de la base est d6termin~e de ]a m~me fagon que 
pour los semelles ail'aide du tableau IV. 

Fio. 31 
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On ne doit utiliser quc des matdriaux solides et durables pour ces 
fondations. Un mortier analogue t cclui indiqu6 pour les fondations en 
magonnerie convient pour sceller des moellons entre eux. 11 arrive sou
vent, pendant que l'on nettoie l'emplacement "hbfitir et que l'on creuse 
pour Ics fondations, que l'on trouve des pierres et autrcs matriaux que 
I'on peut mettre de c6t6 pour construire les fondations. 

La construction exige de la patience et il est plus difficile d'obtenir 
l'alignement ct le niveau corrects quand on utilise des mocllons. On 
placcra a ]a base les pierres les plus grosses quc l'on a, et on rccou
vrira le sommet d'une fine couche de mortier, de faqon h. obtenir une 
surface lisse et de niveau pour poser ]a premierc couche du mur de 
terre. 

REMBLAYAGE DE LA TRANCHEE DE FONDATION. 
Comme la tranch6e dcstinde a ]a semelle et au mur de fondation est plus
large que Ic mur de fondation, IAfaut Ia combler. On utiliscra de pr6fd
rence ]a terre m6me que l'on a Otde du trou. On la replacera dans ]a 
tranchdc avec si possible ]a m~me humidit6 et ]a mcmc compacit6 que
le sol intact environnant. Cela n6cessite toujours quc l'on tasse cctte 
terre, cc que l'on fera en damant des couches minces ct dgalcs de terre 
de chaquc c6t6 du mur de fondation de fagon qu'il n'y ait aucun risque
d'endommager cclui-ci ou de le faire pencher. On pcut utiliser ie modle 
de dame qui est d6crit par ailleurs a propos de Ia terre damde. 



CHAPITRE VI 

TOITURES LIGURES 

A moins que 'on ait rintention de faire le toit en matriaux lourds, 
tels que la terre, on peut le construire d~s que les fondations sont ter
mines. 

Si I'on pose le toit avant que les murs ne soient montds, il faut le 
soutenir A ]'aide de supports temporaires ou d6finitifs constituds par des 
poteaux de bois, ou si I'on en dispose, par des montants mdtalliques. 

11 existe plusicurs mat6riaux l6gers et pratiques pour ]a couverture. 
Parmi ceux-ci, Ics feuilles d'amiante ondulk, la t6e ondule, les tuiles 
16g~res ou le chaume. Si on utilise I'un d'eux il y a divers avantages 
construire le toit ds que les fondations sont termindes. 

Fio. 32 
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Voici les avantages que procure au constructeur la mise en place du 
toit avant que les murs ne soient montds : 

1. Le hangar obtenu est un bon emplacement pour ]a cure des 
parpaings ou briques de construction. 

2. 11 donne l'ombre souhaitable pour le vieillissement des murs de 
terre. 

3. 11 procure une aire de travail agrdable en fournissant de l'ombre 
aux ouvriers, tout particulirement sous les climats chauds. 

4. Sous le toit, les outils et matdriaux sont protdgs des intern
p6ries. 

5. 11 peut mime fournir un habitat temporaire.
 
Cette mithode prdsente les inconv~nients suivants
 
1. II est plus difficile de construire le toit avant qu'apris ]a pose 

des murs. 
2. I! faut des matriaux supplmentaires pour soutenir le toit. 
Dans de nombreux cas on peut laisser les montants en place en 

permanence. Naturellement, si on les enl~ve apr s avoir mont6 les murs, 
on pourra les r~utiliser ailleurs. 

La figure 32 reprdsente une maison cor6enne dont le toit a tt pos6 
avant que les murs ne soient construits. On trouvera tous les d6tails sur 
la construction des toits au chapitre 12. 



CHAPITRE VII 

PREPARATION DU SOL 

Lorsque les rcssources ncessaires en sol sont assur~cs, et que 
des cssais suffisants ont t$ faits pour savoir comment l'utiliser au mieux, 
l'6tape suivante consiste i 6tablir un programme dtaill et m6thodique 
qui indique pas a pas les opirations i faire. 

Construire une maison en blocs de terre ou en terre dam~e signifie 
qu'il faudra : 

1. Dplacer plusicurs tonnes de terre. 
2. Avoir une source d'eau i proximit6. 
3. Preparer le mtlange de sols (en ajoutant des stabilisants si 

n~ccssaire). 
4. Mettre en route les op6rations de fabrication des blocs ou le 

damage. 
Pour faire cela d'une fagon efficace, il faut avoir cc qu'il faut la 

o6 il le faut. Par exemple : si l'on compte construire une maison en 
parpaings, il faut qu'ils soient terminds et empil6s pour la cure aussi 
pr~s que possible de l'endroit des murs o6i on les utilisera. 

Si l'on a construit le toit au prdalable, comme on le suggdrc au 
chapitre VI, on pourra entreprendre la fabrication des blocs sous cc 
toit. lcqucl donnera de l'ombre par temps ensoleilI6 ct permettra de 
continuer it travailler par mauvais temps. 

Avant de d6cider oi effectuer chaque phase des opdrations, oin 
6tudiera le schdma de la figure 33. 

EXTRACTION DU SOL. - Peu importe la faqon dont se font 
l'extraction ct le transport de ]a terre jusqu'au lieu d'utilisation. P faut 
cependant se rappeler certains points, scion que 'extraction se fait At 
la machine, ou it bras avec des pioches et des pelles. 

La terre extraite a la machine est gdndralement sous forme de 
mottes. II est important de les briser compldtement avant de mdlanger 
au sol l'eau ct le stabilisant. 

Si le sol contient des mottes, il faut prdvoir un emplacement pour 
les briser, de faqon que la terre ddmottde ne se nldlange pas avec la 
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terrc fraichement extraite. Si 'extraction se fait surtout h ]a pioche et i 
la pelle, on constate que le sol contient moins de mottes. 

On aura souvent Lim6langer deux ou plusieurs sols pour obtenir la 
meilleure terre possible. Dans cc cas, il faut apporter les sols pris du licu 
de construction, et faire des tas distincts des diffrents sols. Par la suite, 
lorsqu'on fera le mlange, on pourra le doser de la faqon que l'on a 
estime la meilleure grAice aux essais prdliminaires. 

Souvent le constructeur se trouve dans la situation suivante : une 
couche superficielle de 30 cm uu plus d'6paisseur ; puis quelques 60 cm 
de sable et, en-dessous, une couche d'argile ou d'argile sablonneuse. S'il 
se dibarrasse d'abord de la couche superficielle, ii pourra preparer le 

EXTRACTION 

TAMI SAGE 

ADDITION DU STABILISANT 

MELANGE 

ADDITION DEAU 

ADOBE ET PARPAINGS COMPRIMES TERRE DAMEE 

FML. 33
 



76 BATIR EN TERRE 

,nelange de construction tout en continuant h creuser les parois du trou 
au travers des couches. Si cela est possible, il n'aura pas besoin de 
d~penser ult~rieurernent beaucoup de temps pour faire le bon m6lange. 

en effet faire le m61ange pendant qu'il dreuse, en faisant atten-I1 peut 
tion aux quantit6s respectives des diff6rents sols qu'il extrait. Si on le 
peut, on proc6dera bien sOr ainsi, plut6t que d'extraire et mettre en 
tas chaque couche s6par6ment. 

HUMIDITE. - It se peut que l'humidit6 du sol que l'on extrait 
soit tris voisine de l'humidit6 permettant le meilleur compactage (voir 
page 30 pour savoir si le taux d'humidit6 est correct). Dans cc cas on 
peut verser directement le m6lange dans ]a machine hi faire les par

paings ou dans les banches "iterre dam6e, h moins, bien s~r, qu'il ne 

soit n~cessaire d'ajouter des stabilisants au sol. 
Si le sol est juste de ]a qualit6 convenable, cc qui peut arriver, 

mais qu'il est trop see, on peut arroser le foss6 avant d'extraire la terre. 
Un peu d'exp~rience apprendia rapidement au constructeur qu'elle est 

I'humidit6 convcnable et jusqu'h quelle profondeur I'eau p6n~tre dans 
les parois de la fosse. 

pendantPour la constiuction en adobe, il vaut mieux ajouter 1'eau 
fosse.'extraction. Dans cc cas le ni6lange se fait 6galement dans ]a 

Mais si l'on ajoute des stabilisants sees ou en poudre, it faut les ajouter 
d'abord au sol 'i peu pris see, car il est difficile de les r6partir d'une 
faqon homognc dans un sol mouilld ou boueux. 

PREPARATION DU MELANGE. - Si le mtlange est composd 
de deux ou plusicurs sols distincts, voici qtelques rgles "hobserver 
pour obtenir les meilleurs r6sultats : 

1. Se d6barrasser des mat6riaux inddsirables. S'assurer qu'on a 
les racines, feuilles, 6corces et matiires organiques.enlev6 toutes 

2. Briser la terre en fragments de la taille convenable avant le 
mlange. 

3. Enlever les cailloux de plus de 40 mm. 
4. Apris avoir cass6 et 6cras6 toutes Ics mottes, jeter le sol sur 

un tanhis ai mailles comprises entre 6 et 12 mm. La figure 34 reprscnte 
Tout ce qui ne passe pas doit tre jet6 ou broy6des tamis addquats.

davantage. 
d'une taiile allantNaturellement, si l'on d6sirc utiliser des cailloux 

mm dans les parpaings ou la terre dam6e, l'ouverture desjiusqu'aI 40 
tamis doit tre assez grande pour que les cailloux de la taille voulue puis
sent passer. Dans cc c. - ii faudra v6rifier avec encore plus de soin si 
les mottes de terre sont compl~tement brises. S'il y a de grossec mottes 
dans le mdlange, I'cau n'y p6ntre pas. Ult6ricurement, lorsque la pluic 
d~trempera le mur, ces mottes vont se d6sagr6ger en d6molissant le mur 

un trou qui affaiblira l'ensemble de la structure.ou s'6roder en laissant 
Lorsque i'on doit m6langer deux ou plusicurs sols, par exemplc en 

provenance de difltrents trous, il est pr6f6rable de les tamiser s6par6ment 
et de les conserver en tas distincts. Au moment du m6lange on peut de 
]a sorte proc6der au dosage, en prenant par exemple a un scau de cc 
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FIG. 34
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sol, deux scaux de celui-la. )), etc. La figure 35 reprsente cette opera
tion. II est bien plus pr6cis de peser chaque type de sol s6par6ment, mais 
cela prend beaucoup plus de temps. Un peu d~exp~rience indiquera au 
constructeur ]a faqon de faire son m61ange avec assez de pr6cision pour 
que la pese soit inutile. 

Pendant l'op6ration de m~lange, il faut s'assurer que la m~me pro
portion soit conserv6e. Si on veut un m6lange 2 a 1, il faut qu'il soit 
constamment dans cc rapport. 

Ftc. 36 

MILANGE DU SOL. - C'est l'une des 6tapes les plus importantes 
de 'ensemble des opirations. II est esscntiel d'utiliser la quantit6 d'eau 
correcte. La qualit6 du mur termin6 ddpcnd de celle du mlange ct de 
la tencur en cau au moment ob l'on compacte les parpaings ou le mur. 

11 y a trois mdthodcs de mdlange utilisables 
1. Le malaxcur mcanique. 
2. Le malaxcur i bras (ou mfi par un animal). 
3. Une aire de milange et des pelles. 
Si l'on peut en disposer, le malaxeur mdcanique permettra d'6cono

miser beaucoup de temps dans un projet d'envergure, mais il faut qu'il 
soit d'un type convenable. Les malaxcurs dont le corps et les pales 
tournent d'un seul bloc (comme dans un malaxeur ai bMton ordinaire) 
ne conviennent pas pour milanger lc sol destin6s aux parpaings de terre 
ou aux murs Ie terre dam6e, a moins quc le sol ne soit trs sableux. Les 
meillcurs nooddes comportent des pales ou dents qui tournent dans un 
r~cipient immobile. Si i'on fait dc l'adobc, le malaxcur a b6ton convient 
car 	Ic mhnige est alors beaucoup plus mouilIh. 

II existe plusieurs malaxeurs dans le commerce, mais on peut 



BATIR EN TERRE 

A5 

•\\ ,, . ., ... ......... 
 , 

FiG. 37 

construire soi-mcme un malaxeur mcanique si l'on dispose d'un moteur. 
Pour les petits modules, un motcur a essence d'environ 5 CV convient. 
On peut 6galement transformer tin tracteur ouI une automobile de faqon 
qu'on puisse utiliser une prise de mouvement par courroic ou par chainc. 
Un bidon d'huile de 55 gallons (210 litres) fera un bon r~cipicnt de 
mlange. La figure 36 repr~scntc tin m6langeur qui a 6 utilis6 avec 
succ~s ct que l'on peut faire soi-mt~mc. 

On pcut utiliser un bidon d'huile de 25 ou 30 gallons (100 ou 
120 litres) pour faire tin malaxeur nius petit, entrain6 i bras ou par un 
animal. 

Si l'on construit unc seule maison, la faqon la plus 6conomique ct 
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]a plus facile de m~langer le sol est de le faire la main. Tout cc qu'il
faut est une aire plane, et une pelle ou une raclette. Le plancher de la 
maison, s'iI est en b6ton, fournira une surface parfaite si on 'a construit 
A I'avance. 

Pour v6rifier que toutes les gachdes de mdlange sont identiques, on 
devra mesurer avec precision les quantits de sol, d'eau et de stabilisant 
dventuel. Pour cela le mieux est de faire des tas en long d'environ 45 cm 
de largeur. Puis on utilise un gabarit, comme le montre ]a figure 37, pour
dresser les tas "ila hauteur correcte, 15 ou 30 cm par exemple. On 
comblc les creux et on recommence. Pour chaque gach6e de m6lange, 
on v6rifie que les tas ont ]a m~me longueur, la m~me largeur et la mame 
6paisseur. Si on utilise un stabilisant, on en verse ]a quantit6 voulue 
sur le dessus du tas. On verse en m~me temps un peu d'eau et, avec la 
pelle, on retourne le mattriau tout en le poussant vers le centre du tas. 
Un arrosoir ordinaire de jardin est parfait pour ajouter 'eau. S'assurer 
que l'on ajoute ]a mrme quantit6 d'eau et de stabilisant (6ventuellement) 
a chaque gachde. Si on fait tous les tas de la meme fagon, et si on 
utilise i chaque fois ]a mime quantit6 d'eau, toutes les gach6es de 
m6lange seront identiques. 

Ne pas m~langer plus de sol qu'on ne peut en utiliser en une lois. 
11 y a cependant une exception. Dans le cas oii on utilise de la chaux, 
pour les sols contenant beaucoup d'argile, on m6lange complItement 
environ ]a moiti6 de ]a chaux n~cessaire, puis on ajoute I'eau, et on 
laisse v mfirir )) un jour ou deux. Pendant cc temps on recouvre le 
mdlange de sacs ou de feuilles mouillds pour emp~cher le sol de sicher. 
La chaux r~agit avec I'argile, et d6sagr~ge les mottes qu'clle peut former. 
Une fois le melange mfir, on le travaille encore soigneusement a ]a
pelle, on ajoute le reste de chaux, on m~lange, et on ajoute un peu
d'eau si n6cessaire. Le sol est alors prt 'i tre utilis6 pour faire des 
parpaings ou un mur de terre dam6e. 



CHAPITRE VIII 

FABRICATION DES PARPAINGS OU BRIQUES D'ADOBE 

L'art dc ]a fabrication des parpaings d'adobe est ancien, et les 
vicilles mdthodes de m6lange h la main sont aussi bonnes aujourd'hui
qu'elles Pont toujours t6. Mais, si l'on dispose de machines qui peuvent
faciliter le malaxage et la manutention de la terre, on pourra faire de 
bons blocs nettement plus vite. 

METHODE MANUELLE (OU ANCIENNE) DE FABRICA-
TION DES PARPAINGS D'ADOBE. - Lorsqu'on dispose d'une abon
dante main-d'euvre t bon march6, on a int~r6t a l'utiliser. II n'est 
besoin que de moules pour couler les briques et d'outils ordinaires pour 
mdlanger et transporter ]a terre. 

Les moules peuvent 6tre pr~vus pour faire une seule brique a Ia 
fois, mais les moules doubles ou quadruples sont ineilleurs. On fabri
quera des moules solides et durables avec des planches do 50 mm 
d'6paisseur. Lorsqu'ils n'ont pas besoin d'6tre tr~s durables, on peut 
se contenter de planches de 25 mm ou de contreplaqu6 de 20 mm. Les 
moules s'usent beaucoup, aussi doivent-ils 6tre solides. On utilisera 
beaucoup de clous ou de boulons, ou mieux encore, on renforcera les 
coins avec une bande de m~tal. Comme ils seront souvent mouills, il 
est utile de tremper les moules dans l'huilc pendant quelque temps avant 
de les utiliser. Certains recouwrent les parois intdrieurcs de metal, cc 
qui allonge ]a dur6e de vie et facilite le dtmoulage. 

On peut faire des parpaings d'adobe de presque n'importe quelles
dimensions, mais il faut quand m~me qu'ils soient assez petits pour
qu'un homme puisse les soulever toute ]a journ~e sans 6tre trop fatigue, 
ce qu'un ouvrier moyen peut faire si le parpaing p~sc environ 50 livres 
(22,5 kg) ou moins. 

Les parpaings d'adobe ont gtnralement de 10 i 15 cm d'6paisseur.
La largeur d6pend de '6paisseur que I'on veut donner au mur, entre
22 ct 45 cm. La longueur est par suite d~termine par le poids a donner 
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38 Gchage du nnange. 

au parpaing. Deux firmats classiques sont 12,5 X 25 X 50 cm (pesant
environ 25 kg) et 10 X 30 X 45 cm (pesant environ 22,5 kg).

Le rendement de la mdthode manuelle est optimal lorslu'on 
emploic quatre ouvriers. Deux prdparent et m~langent le sol, tandis que
les deux autres moulent et ddmoulent les briques puis nettoient les 
moules. On prtpare le sol see commme indiqu6 au chapitre VII. Puis 
on le m6lange i I'eau cbmme le montre Ja figure 38 jusqu'a1 cc que le
sol coule presque lorsqu'on le malaxe doucement. Une bonne fagon
d'estimer si on a ajout6 assez d'eau est de prendre un baton et de tracer 
un sillon en V de 75 mm de profondeur dans le mdlange. Celui-ci est 
assez mouilld si les parois du sillon se gonflent ct tendent tout juste -A 
couler l'un vers I'autre. 

On ajoute les 6mulsions de bitume et autres stabilisants liquides 

39. Remplissage des moules. 
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40. Ptrissageet arasage. 

en m~me temps que l'eau, et ls stabilisants sees ou en poudre avant de 
mouiller. 

Apr~s un mdlange soign6, place leon sol dans les moules commele montre la figure 39. 11 est utile de laisser tomber ou de projeter lemelange dans le moule, pour qu'il se tasse bien. Puis on remue lemdlange it ]a main, comme le faqonmontre ]a figure 40, de A.remplirtous les coins et h enlever toutes les bulles d'air. Si cette opdration estbien faite, les briques scront pleines et auront des coins et angles solides.Ensuite on utilise une planchette ou une truelle pour enlever la terre enexcddent et lisser ]a face suprieure du bloc moul6. Un l6ger arrosage
de ]a face supdrieure facilite le lissage. 

41. Enliiement des inoules. 

Ds que possible, on d6moule les briques fraiches en soulevant lemoule, comme le montre ]a figure 41. La seule faqon de savoir it quelmoment il faut enlever le moule est d'essayer. Si ]a brique s'6croule ous'affaisse, c'est qu'on a enlev6 le moule trop t6t ou que le m6lange esttrop liquide. Si Ic m~lange colic aux moules quand on 6te ceux-ci, c'cstqu'il est trop sec ou bien que l'on n'a pas huil6 le moule suffisamment, 
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42. Lavage des mnoules avant l'opgration suivante. 

Avec certains sols on peut d6mouler immddiatement. Avec d'autres il 

faut attendre. 
Apr~s avoir 6t les moules, on les lave comme le montre la 

figure 42, et on les rapporte ,t l'aire de moulage pour la gach~e sui

vante. 

43. 	 Pelle ,tnuanique tgtilise pour ndlanger la terre et I'eau dans ute 
grande josse. 

DES D'ADOBE.FABRICATION MECANIQUE BRIQUES 
La fabrication mtcanique des briques d'adobe ne diffire gu~re de la 
fabrication 'i la main. Les machines qui permettent de m6langer et de 
dtverser la terre acc~lrent ]a fabrication des briques, mais ii faut des 
moules plus grands et en plus grand nombre. 11 faut aussi une aire de 
moulage plus vaste. 

La taille des briques est analogue a celle des briques faites a la 
main, mais les moules doivent 6trc assez grands, pour qu'on puisse 
couler de 12 ai 16 briques a la fois. Pour ces grands moules, on utilisera 
du bois de construction de 50 mm d'6paisseur. Si l'on dispose d'assez de 
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44. Transport micanique du mlange jusqu'aux moules multiples. 

terre et d'eau pour que 'opration de melange puisse se faire de fagon
continue, on pourra utiliser jusqu'A 40 ou 50 moules. 

Avec cette m6thode m6canique, deux ou trois ouvriers suffisent.
L'un conduit une pelle-chargeuse, analogue A celle de ]a figure 43. II 
creuse le sol si n~cessaire, gfiche le sol et reau dans une grande fosse,
puise le m6lange et le d6verse dans les moules. La figure 44 repr6sente
cette derni~re op6ration. L'autre ouvrier p6trit le m~lange dans les
moules et enl~ve les grands moules au moment opportun. Cette m6thode 
est susceptible de variantes selon le materiel dont on dispose, et la pelle
chargeuse n'a 6t6 donn6e qu'A titre d'exemple. 

CURE DES BRIQUES D'ADOBE. - Les briques d'adobe doi
vent subir une cure, ou un s~chage au soleil, avant qu'on puisse les
utiliser. La m6thode habituelle est la suivante : 

1. Aprbs avoir d~moul6 les briques qui viennent d'6tre fabriqudes, 
on les laisse en place pendant 2 A 4 jours sans y toucher. Pour acc6
ltrer cette operation on peut utiliser des moules collectifs places sur un
fond. Le moule 6tant enlev6 ds que le sol a repos6 suffisamment pour
conserver sa forme, on peut d6placer le fond, avec les briques, hors des 
lieux de passage pour ]a cure. 

2. Ds que les briques sont assez solides pour qu'on puisse les
prendre sans les 6cailler ou les briser, on les posera de chant pour la
fin de ]a cure. On en profitera pour gratter avec une baguette le sable 
ou les autres mati&res adh~rant au bloc (voir figure 45). La cure dure 
environ un mois, mais cela d6pend beaucoup du temps qu'il fait, et du 
type de stabilisant utilis6. 

3. Si l'on a utilis6 un stabilisant tel que la chaux ou le ciment, on 
recouvre les blocs avec des chiffons ou de la paille humides d~s que I
moule est 6t. On entretiendra l'humidit6 pendant sept jours, puis on 
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45. 	 Au bout de deux e quatre jours on place les blocs non stabilis s 

te chant pour le sechage. 

cure 	 (voir figure 58, chapiposcra le bloc de chant pour la fin de ]a 
tre IX). 

4. A la fin de la cure, on empile les briques sur la tranche, comme 
l'indique ]a figure 46, de fagon qu'elles prennent moins de place. 

il faut disposer de beau-En raison de la longue dure de la cure, 
coup de place pour cette operation. Pendant les saisons chaudes et 

seches, un toit de protection est inutile, mais il cst n~cessaire s'il risque 

de pleuvoir pendant la duroc de la cure. Les briques de la figure 47 ont 
eu le 	temps de durcir.6t6 abim6es par la pluie avant d'avoir 

chapitre VIII, reprsente une couverture de pro-La figure 57, au 
tection bon march6 pour la cure des blocs. Mais, quelle que soit la pro

46. On em pile les blocs d'adobe aprbs un mois de cure. 
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tection choisie, il faut que l'air puisse circuler autour des blocs, sinon le 
vieillissement sera plus long. 

Certains constructeurs ont pos6 des briques d'adobc avant qu'elles
naient termin6 leur cure. Ceci est possible si les blocs ne se contractent 
pas apr~s la pose, et s'ils sont assez solides pour qu'on puisse les mani
puler sans los casser. Cependant N'conomie de temps ne justifie norma
lement pas cette fagon de procder. I1 est vraiment prdfdrable de ne 
pas utiliser des briques insuffisamment vieillies. 

CONTROLE DE LA QUALITE DES BRIQUES. - Le contr6le,
pendant ]a construction, de la qualit6 des briques n'est pas aussi diffi
cile que pour les parpaings de terre comprimde, car la teneur en eau 
ne pr~sente pas autant d'importance. 11 faut cependant le faire quand 
meme. On peut faire des essais rapides, tels que I'essai aux secousses 
on 1'essai de r~sistance A sec, etc., qui ont 6t6 expliqus au chapitre I, 
pour savoir si le m6lange s'est modifid. 11 faut 6galement faire des essais 
sur les blocs vieillis pour verifier si le sol est de qualitd adequate et si 
'on a ajout6 ]a quantit6 convenable de stabilisant. 

1. I1 faut faire de frequents essais de r6sistance sur les briques
vieillies, en utilisant les m~thodes ddcrites au chapitre II. On prd~lvera
2 Ai3 briques sur les 100 premieres. Par la suite, il est suffisant de 
verifier une brique sur 150 ou 200. 

2. L'essai d'arrosage permet facilement de v6rifier ]a qualit6 des 
briques d'adobe et de contr6ler leur uniformit6. Les essais doivent se 
faire sur los blocs vieillis en utilisant la mcthode dtcrite au chapitre 1I. 
Le nombre d'essais L extcuter est le m~me que pour les essais de 
resistance. 

47. Une proteclion insuflisante des blcs aiU cours de la cure pet les 
rendre intilisables, comine cela s'est produit ici l Ia suite d'un 
orage. 
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3. L'essai d'absorption, d6crit au chapitre II, est l'une des faqons 
les plus commodes de v6rifier l'uniformit6 des blocs. On contr6lera le 
mme nombre de blocs que pour 1'essai de rsistance. 

Tous les essais de contr6le doivent 6tre executes sur des briques 
dont la cure a W de mme duroc. Si l'on fait des essais sur des blocs 
qui ont vieilli une semaine, et puis d'autres sur des blocs qui ont vieilli 
trois semaines, on ne peut pas esp6rer que les r~sultats soient iden
tiques. 



CHAPITRE IX 

FABRICATION DES PARPAINGS TERREDE AGGLOMIR:S 

Comme il a A$t6 dit plus haut, les parpaings de terre agglom6r6s,
ou blocs faits a ]a machine, combinent les avantages de la terre dame 
et de l'adobe. C'est pourquoi on a mis au point r~cemment, pour les
fabriquer, diff6rentes machines a main ou it moteur. Quatre des mar
ques connues de la Texas A and M sont : Landcrete, Winget, Ellson et
CINVA-Ram. Le fait que ces machines sont cit6es n'implique aucune
ment qu'elles soient garanties par ]a Texas A and M ou 'Agency for 
International Development. 

LANDCRETE. - La presse Landcrete est fabriqude par la firme
Landsborough et Findlay, Ltd, Johannesbourg, Union Sud-Africaine
(figure 48). C'est une presse itmain spicialemcnt destine a la fabrication 
de parpaings et de briques en sol stabilis6. C'est une machine bien 
conque, de construction robuste, et facile Aiutiliser. Le constructeur 
indique qu'elle petit fabriquer de 100 Li150 blocs h I'heure. II existe
6galement tin modle ,a moteur permettant de faire 500 briques h
l'heure. La machine est trop lourde pour 6tre diiplacde facilement. On 
peut mouler avec la machine des blocs de diffhrentes fornies, comme
l'indique ]a figure 49. Les diverses formes possibles comprcnnent les
blocs d'angle, les blocs pour cloisons intifrieures, et d'autres blocs sp&
ciaux. Les blocs Landcrete comportent un syst~me de raccordement qtti
facilite la pose. 

WINGET. - La machine Winget (figure 50) est une presse hydrau
lique ii parpaings entraine par un petit moteur a essence. Elle est 
fabriqu&e par la firme Winget, Ltd, Rochester, Angleterre. Elie comporte
un plateau tournant, prenant trois positions : l'une pour remplir le 
moule; la seconde pour comprimer les parpaings; la troisi~mc pour
dimouler. Le plateau doit 8tre d6plac6 a ]a main, cc qui fait que l'op6
rateur commande la cadence de production. En raison de la pression
dleve que donne ]a presse, ]a qualitt6 des parpaings est bonne. Cette 
machine, en raison de son poids, n'est pas facile ihtransporter. 
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..	 4
 

FIG. 48 

ELLSON BLOCKMASTER. - C'est une machine i bras, destin6e 
a ]a fabrication de parpaings ou de briques, fabriqu~e par Elison Equip
ffients (Pty) Ltd, 283 Fox Street, Johannesbourg, Afrique du Sud 
(figure 51). Elie utilise un systime de levier, A d~battement constant, de 
fagon que l'paisseur des blocs soit constante. Le rapport de force 
61ev6 (500 contre 1) permet d'obtenir des blocs tris denses et compacts. 
Difftrents moules servent pour les blocs de 23 X 30 X 10 cm. II 
existe d'autres moules pour fabriquer des parpaings de raccordement, des 

wT-M11-O0 OtCO-SnRUCTiOW BLOC.S 

511119F EFO ,Af 50.1 
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49. 	 Les diverses formes de parpaings que jabrique ia machine Land
crete permettent la construction de coins et de raccordements 
rigides. 
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50. Machine tournante Winget en cours d'utilsation au Cameroun. 

briques de 11X23X10 cm et des parpaings creux de 45X23X10 cm.
Le fabricant revendique une cadence de 900 L 1 100 blocs par journde
de 8 heures, et 1 400 Ai1 500 si l'on utilise un accessoire de chargement
semi-automatique. Pour les briques de 11 X23 X 10 cm la cadence est
sensiblement double car on en fabrique a ]a fois. II fautdeux deux
ouvriers pour servir la machine, et deux ou trois autres pour pr6parer
le sol. 

CINVA-RAM. - La machine Cinva-Ram (figure 52) a 6t6 misc au
point a Bogota, Colombie, en 1952, par le Inter-American Housing and
Planning Center (CINVA). Elie fonctionne par pression sur l'extrdmit6 
d'un long levier. Elle fabrique des parpaings de 29X 14 X9 cm (creux 
ou pleins) ainsi que des tuiles pour toits ou planchers de 29 X 14X 4 cm.
La longueur du levier permet d'avoir des blocs denses de haute qua
lit6. Actuellement Ia CINVA-Ram est distribute par Metalibec Ltda,
Apartoda Aero 233 Nal 157, Bucaramanga, Colombie, Amrique du
Sud, sous licence de la I.B.E.C. Housing Company, New York, U.S.A.
La machine ne pise que 63 kg et c'est Ia plus i6gire des quatre que nous 
avons pr6sentes. Trois ouvriers charg6s de toutes les op6rations de 
prparation, m61ange, moulage, etc., doivent pouvoir fabriquer 300 par
paings par jour. En r6partissant le travail entre cinq ouvriers peut enon 
faire 600. 
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5 1. 	 Le chronomcetrage de la machine Ellyon a indiqui que la durkee du 
cycle de compression et dYiection &taitde 1,4 seconde. 

RESUME CONCERNANT LES MACHINES A FABRIQUER 
LES PARPAINGS. - Toutes les machines mentionn~cs ci-dessus fabri
quent des blocs de terre de haute qualit6. Certes, chaque machine a ses 
avantages et ses inconv6nients, et certaines sont disponibles dans quel
ques regions du monde tandis que d'autres ne le sont pas. II existe proba
blement d'autres machines qui font de bons blocs, mais il n'est pas pos-

Fwc. 52 
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sible dans ce manuel de les 6tudier toutes. Nous expliquerons le pro
cessus de fabrication sur la machine CINVA-RAM. 

OPERATIONS DE FABRICATION DES BLOCS. - Pour une 
machine, une dquipe de 5 ou 6 ouvriers permet d'obtenir la meillcure 
production. Trois hommes s'occupent de l'extraction et de la prpara
tion du sol, tandis que deux font fonctionner la machine et moulent les 
parpaings. Un autre ouvrier pourra empiler les blocs pour la cure. 

INTRODUCTION DE LA TERRE DANS LA MACHINE. 
Avec la plupart des mrchines 'i faire des parpaings (en particulier ]a 
CINVA-Ram), il est n6cessaire d'introduirc ,a chaque fois la quantit 

F 

Fia. 53 
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correctc de m~langc de sols dans la machine. On peu utiliser un mat6
riel de pesage simple et rapide, mais un: pelle doseuse en bois ou cn 
m~tal donne des r~sulats presque aussi bons. La figure 53 repr6sente 
une pelle destin6e A la Cinva-Ram. Un ouvrier puise t I'aide de la 
pelle dans un tas de m6lange non tass6, arase le mat6riau en exces, 
avec un morceau de bois droit ou une plaque m~tailique, puis dcversc 
dircctcment dans la machine ]a quantit6 mesur6e. La taille d. la pelle 
depend de ]a quantitd A utiliser pour obtenir un bloc dense. On peut 

un seul modle de pelle, mais avec une raclette6gqlcment utiliser 
r.glable comme celle de la figure 53. 

Avant de d6verser chaque pellet6e de terre dans la Cinva-Ram, on 
ct le fond du pot de prcsse.huilera l6g rement au pinceau les parois 

"iparties 6gales d'huile de moteur ct de p6trole convientLe mtlange 
bien. Le film d'huile empeche le parpaing de coller aux parois du moule, 
et facilite son extraction. 

On verse alors la pellet~e de m6lange dans le moule huil6 (figure 54). 
Pour beaucoup de sols, la pellet6e de sol non tass6 ne remplit pas 

5rre. 

54. Chargement du mnoule ovec le m~lange de terrt. 
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55. Compression 

comp ktement le moule, et ilcst facile de fermer le couvercle. Ccrtains, 
cependant, ont tendance Atfoisonner quand ilssont humides (c'est le cas 
en g6n6ral des materiaux sableux) et on devra les tasser lgirement Ct]a
main avant de pouvoir fermer Ic couvercle. On s'est 6galement aperqu 
que beaucoup de blocs n'6taient pas assez 6nergiquement comprim~s dans 
les coins, et que ces coins avaient tendance "ts'effriter ou se casser'lors 
des manipulations ult6rieures. Ceci n'affecte pas la r~sistance globale 
du parpaing, mais risque par la suite de donner mauvais aspect au mur. 
Pour 6viter cela, on peut tasser le sol l6grement Atla main dans les 
coins, ou mettre un peu plus de terre "Achaque coin. 

COMPACTAGE DES BLOCS. - L'ouvrier qui remplit le moule 
glisse le couvercle dessus. Son 6quipier appuie sur le levier (figure 55). 
C'est Ia partie la plus importante du processus, et elle demande une 
certaine exp6rience pour 6tre bien ex6cut~e. La machine Cinva-Ram a 
6t6 conque de fagon que 'application d'une force de 32 kg A l'cxtrmit6 
du levier permette d'obtenir des blocs de densit6 satisfaisante. Cependant 
ila dt6 prouv6 que des blocs plus denses sont encore plus solides et 
r~sistent mieux aux intemp6ries. Aussi est-il recommand6 d'appliquer 
sur le levier une force de 60 kg au moins, c'est-Ct-dire qu'un homme de 
60 kg devra appuyer de tout son poids pour faire descendre le levier at 
l'horizontale. 

La qualit6 du bloc d6pend de ]'exactitude de la quantit6 de terre 
mise dans le moule. Si l'on peut faire descendre le levier jusqu'C l'hori
zontale sans effort, c'est qu'il n'y a pas assez de terre dans le moule, 
et le bloc ne sera pas assez dense. Si l'on a mis trop de terre dans le 
moule, on ne pourra pas faire descendrc le levier A I'horizontalc, m6mc 
en exergant un effort important. De nouveau, le bloc fabriqu6 dans un 
moule trop rempli ne sera pas assez dense. Le constructeur peut s'aper
cevoir si la quantit6 de terre est correcte. II sentira que reffort le plus 
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et transport vers 1'emplacement de
56. 	 Ejection du parpaing term in 


cure.
 

au oit l'extr~mit6 du levier est 'i environ
important s'exerce moment 
30 cm au-dessus de l'horizontale. 

devra calculer la densit6
Si l'on posside un matdriel de peste, on 

leur 	volume. Les meilleurs blocs
des blocs en mesurant leur poids et 
sont les plus lourds, c'est-'t-dire les plus denses. 

Dans la machine CINVA-Ram,-EXTRACTION DES BLOCS. 
les blocs sont 6ject6s du nioule lorsqu'on relive le levier et qu'on le 

'autre c6t6 du moule (figure 56). 11 faut ensuite les
fait basculer de 
transporter dans un endroit convenant pour la cure. Si le sommet du 

fend 	pendant le transport, c'est probablement que
bloc 	s'inflchit ou se 

seront peu solides et ne doiventle melange est trop humide. Ces blocs 
etre 

pas 6tre utilis~s. Les blocs frais qui contiennent de l'argile peuvent 
blocs sableux peuvent s'efmanipuls sans grand risque de casse. Les 

un enfriter, aussi faut-il les transporter sur plateau bois ou m6tal. 
un certain temps sur le plateau, jus-Certains blocs doivent 8tre laiss~s 



BATIR EN TERRE 97 

Fic. 57
 

quh ce qu'ils soient assez solides pour qu'on puisse les ddplacer. 1!peut 
se r6veler n6cessaire dWavoir sous ]a main assez de plateaux pour toute 
]a production journalii~re de blocs. La seule faqjon de savoir si les pla
teaux sont ou non n~cessaires est de faire des blocs et de voir comment 
iistiennent ensemble quand ils sortent de la machine. 

CURE DES BLOCS. - Pendant la cure, il faut stocker les par
paings dans un endroit o6J ils ne seront pas d6rangds, et pri~s du lieu 
d'utilisation. TfT 

La cure est termin6c lorsque toute recau introduite pour la compres
sion est partie. Elle est plus rapide! au .. H plu-I 2 -_solil. Si ]a rdgion st tri~s 
vieuse, il faut faire st~cher les parpaings sous un abri bon march6, tel 
que clui de la figure 'Fr'57. Si ron a construit l'avance le toit de la.58 ' 
maison, le s6chage se fera sous ce toit. 

Les blocs ontenant du stabilisant doivent Muir une cure humide 
pour durcir, en particulier s'ils contiennent un stabilisant de liaison 

Fm. 58 
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(voir chapitre 11). Pendant cette p~riode les parpaings doivent 6tre 
posds sur leur extrmitd et recouverts de sacs, feuilles, ou autres mat6
riaux mouill6s, comme le montre la figure 58, de fagon qu'ils restent 
humides. Apris la cure, on enlkve ]a couverture et on empile los blocs 
pour qu'ils sichent. 

Certains constructeurs n'attendent pas que les blocs soient compl 
tement sees pour monter les murs. Ceci ne prsente pas d'inconvnients 
si les parpaings ne se fissurent pas quand on les pose, et ne se contrac
tent pas par la suite. Mais ii faut qu'ils aient vicillis au moins une 
semaine avant qu'on ne les utilise; le plus longtemps sera le mieux. 

CONTROLE DE LA QUALITE DES PARPAINGS. - Lorsqu'on
fabrique un grand nombre de parpaings, il est normal que quelques-uns
soient mauvais. Parfois, tout un lot dc blocs peut 6tre de mauvaise qua
lit6 parcc que quelqu'un a commis une erreur. Les erreurs arrivent, mais 
le constructeur peut se protger contre leurs consequences en faisant de 
temps en temps des essais de contr6le. La nature et le nombre d'essais 
A faire dcpendent de la taille du chantier et du type de construction. 
Pour les parpaings comprimds, nous recommandons les essais suivants : 

1. On doit v6rifier Ia teneur en eau, de chaque melange avant de 
mouler les blocs. Si les gach~cs sont petites, on peut faire cette v6rifica
tion en faisant une boule de m~lange, comme il est indiqu6 au chapitre I1, 
et en la laissant tomber sur une surface dure. Pour des gach~es impor
tantes on utilisera les essais plus pr6cis de mesure de l'humidit6 qui
figurent AtI'annexe B. Les 6chantillons de sol devront peser de 0,5 A 
1 kg. 

2. On proc6dera de temps en temps "t I'essai d'arrosage, pour voir
si la resistance aux intemp~ries est aussi bonne qu'on I'esp~re. Cet essai 
s'effectue sur les blocs vieillis, selon le mode op~ratoire indiqu6 au 
chapitre I. Au commencement du travail, on pr~l~vera 2 ou 3 blocs 
(voir plus haut) sur les 100 premiers. Par la suite il suffira de verifier 
une brique sur 150 ou 200. 

3. On doit aussi v~rifier ]a resistance du bloc pour 6tre sir que le 
bloc sera aussi solide qu'on s'y attend. Cet essai s'effectue sur des blocs 
vicillis, scion le mode opratoire indiqu6 au chapitre II, ou clui de 
l'annexe A. Le nombre d'essais i faire est le m~mc que celui donn6 pour 
l'essai d'arrosage. 

4. On peut facilement faire l'essai d'absorption sur des blocs 
vieillis, comme il est indiqu6 au chapitre II. On fera un essai d'absorp
tion i chaque fois que l'on fait un essai d'arrosage. 

5. Si l'on a un materiel de pesage, on fera des mesures de densWtt 
pour savoir si les blocs sont suffisamment comprimds. Se rappeler que
les blocs les plus lourds sont les meilleurs. 

Si les blocs ne satisfont pas aux essais de cQntr6le, on arretera
immt6diatement Ia fabrication, jusqu'h cc qu'on ait d~celk Ia cause des 
difficult6s. 



CHAPITRE X 

LA CONSTRUCTION DES MURS EN BLOCS DE TERRE 

On pose les blocs de terre comprimde ou d'adobe en couches ou 
rang~es successives, exactement comme les briques cuites. Chaque ran
g6e est d~cal6e d'une demi longueur de bloc, comme le montre la 
figure 59, de fagon que les joints verticaux ne soient pas dans le pro
longement les uns des autres. Les parpaings sont scells entre eux avec 
du mortier afin d'obtenir un mur de rdsistance uniforme. Certaincs 
machines fabriquent des parpaings qui comportent un syst~me de rai
nures et languettes de raccordement, cc qui permet aux blocs de se tenir 
sans mortier. Ce type de liaison n'est pas tr~s satisfaisant, surtout dans 
les rigions sujettes aux tremblements de terre ou aux vents violents. 

Le choix d'un mortier convenable est une decision importante "i 
prendre, aussi devra-t-on 6tudier avec soin les indications donndes ci
dessous avant de choisir le mortier. 

MORTIERS POUR LES PARPAINGS DE TERRE COMPRI-
MEE. - On peut utiliser pour les parpaings de terre comprimde un des 
mortiers de haute qualit6 que l'on utilise pour les briques cuites; on 
peut aussi le pr6parer avec le m6lange de sols qui a servi ii faire Ics 
blocs. Voici un mortier de haute qualit6 qui a tt utilis6 avec succ~s 
pour diff6rentes sortes de parpaings de terre 

- une partie de ciment portland, 
- une partie de chaux, 
- six parties de sable propre (taille des grains inftrieure i 3 mm), 
- assez d'eau pour que le m6lange soit utilisable. 
Si l'on dispose de ciment de maqonnerie, on prendra une partic 

de ciment et trois parties de sable, plus 'eau n~cessaire. 
Si l'on utilise le m6lange de sols pour faire le mortier, il faut qu'il 

ne contienne que peu d'argile afin d'6vitei les fissures de retrait. Le 
mortier n'dtant pas comprim6 comme les blocs, il lui faut un stabilisant, 
habituellement du ciment ou de la chaux, pour qu'il ait la m~me r6sis
tance que les blocs. L'6tude a montr6 que le mortier destin6 aux blocs 
agglom6r~s stabilIss devait contenir deux fois plus de stabilisant que 
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FIG. 59 

les blocs pour avoir la m~me rdsistance. En d'autres termes on doublera, 
pour preparer le mortier, la quantit6 de stabilisant que l'on a utilis6 pour 
les blocs. 

11 faut faire passer h travers un petit tamis le melange de terre ou 
de sable destin6 au mortier. 

CHOIX DU MEILLEUR MORTIER POUR LES BLOCS DE 
TERRE AGGLOM£RIS. - I1 existe quclques essais simples que l'on 
peut utiliser pour choisir un bon mortier. Avant de proceder A ces 
essais il est ntcessaire d'avoir quclques notions sur Ia pose des blocs. 
Comme l'on sche g6n6ralement les blocs avant de les poser, on peut
s'attendre A cc qu'ils absorbent une partie de I'eau du mortier. S'ils en 
absorbent trop, le mortier schcra trop vite. 11 sera peu solide et Ia liai
son avec le bloc sera mauvaise. 

Une faqon simple de voir si cela va se produire est de dessiner 
un cercle de 25 mm de diam~tre i ]a surface du bloc avec un crayon 
gras ou un fusain. Avec un compte-gouttes quelconque on verse rapide
ment 20 gouttes d'eau a l'intrieur du cercle. Si le bloc absorbe toute 
I'eau en moins de 1 minute et demie, il faut l'humidifier. Ceci peut se 
faire en immergeant les parpaings stabilisis dans l'eau pendant une 
minute ou deux. On peut arroser tout autour les blocs non stabilisis. 
On laisse l'eau superficielle p~n~trer dans le bloc avant de mettre le 
mortier. 

Apr~s avoir humidifi6 convenablement les blocs, on scelle deux ou 
plusicurs d'entre eux avec chacun des mortiers A 1'essai, en utilisant la 
m~me 6paisseur de mortier que pour monter le mur. 11 importe que Ia 
consistance (humiditd) du mortier soit identique i ce qu'elle serait au 
cours du travail r~el. Le mortier en exc~s est raclk, et on laisse s~cher le 
joint pendant au moins un jour. On jugera les mortiers sur la presence
de craquelures. Un mortier ne convient pas s'il se forme des fissures 
ouvertes qui pcrmettraient A l'eau de p~nctrer dans le joint. Quelques 
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craquelures de l'Npaisseur d'un cheveu sont admissibles. Un mortier 
craquel6 manque de sable ou de stabilisant. 

Si le joint d'essai ne montre pas de fissures, on met les blocs d'es
sai de c6t6, i l'abri, pendant au moins 7 jours. Si I'on a utilis6 du ciment 
Portland ou de la ctaux comme stabilisant, on doit leur faire subir une 
cure humide durant ie premier jour. Au bout des 7 jours de stchage, on 
laisse tomber les bloc scellks, de ]a hauteur de l'Npaule, sur une surface 
dure, en s'arrangeant pour que ce soit un coin d'un des blocs qui porte. 
On examine les fragments pour voir si la cassure suit le joint ou le 
croise. Tout mortier qui scelle assez solidement les blocs pour que cer
taines cassures se produisent en travers des blocs est un mortier resistant 
et durable. Si les cassures sont toutes dans le joint de mortier, on soup
qonnera celui-ci d'Etre trop faible pour tre utilis6 avec succ6s. Certains 
blocs sont tr~s r6sistants et ne cassent pas sur toute leur 6paisseur. 
Dans cc cas ]a seule chose a faire est d'6valuer par quelque autre 
moyen la force ndcessaire pour sdparer deux blocs. 

MORTIERS POUR LES BRIQUES D'ADOBE. -- Les essais ont 
montr6 que le mortier destind aux briques d'adobe doit avoir a peu 
pris la m~me resistance que les briques elles-m~mes. Si le mortier est 
nettement plus solide, il peut provoquer au retrait la fissuration des bri
ques. C'est pourquoi il est preferable d'utiliser le m~me sol (y compris 
le stabilisant) que celui qui a servi a faire les briques. On fera passer le 
melange "ttravers un tamis fin pour enlever les grains trop gros, qui nui
sent toujours "tla qualit6 d'un mortier. 

Si le mortier ne scelle pas bien les briques, il peut Wtre utile d'humi
undifier les blocs au pr6alable par arrosage, ainsi que d'ajouter peu de 

stabilisant. Cependant, en r~gle gdnt~rale, on n'a que peu d'ennuis avec 
les mortiers pour adobe. 

POSE DES BATIS DE PORTES. - Avant de commencer it poser 
les blocs il faut rep~rer et marquer soigneusement l'emplacement des 
portes sur le sommet du mur de fondation. On pose parfois les bfitis de 
portes avant de monter les murs. 

Une autre m~thode satisfaisante, que l'on utilise frdquemment pour 
adobe, consiste a laisser un vide soigneusementles constructicns en 

mesur6 pour pouvoir poser le bfiti des portes apr~s avoir termin6 la 
pose des blocs. Si l'on pose le chfissis d'abord, il faut bien v6rifier que 
sa position est correcte. II doit tre parfaitement d'aplomb, et solide
ment 6tay6. Le cadre doit etre parfaitement d'6querre, cc que l'on vdri

enfiera en mesurant les diagonales, puis on placera des entretoises 
diagonale 6galement. 

LES TERMITES. - Dans certainesPROTECTION CONTRE 
r6gions du monde, et en particulier sous les climats tropicaux, les ter
mites, ou fourmis blanches, sont tellement redoutables qu'ils percent 
meme les blocs de terre. Si la maison est construite dans une telle 
region, il faut prendre des prtcautions sptciales. La mdthode habituelle 
consiste it poser sur le sommet du nur de fondation une mince feuille 
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mttallique qui d6passe au moins de 8 cm it l'extdrieur vers le bas. On 
peut aussi traiter le sol et la charpente avec des insecticides qui permet
tent de limiter les attaques des termites. 

POSE DES BLOCS. - Apr6s avoir choisi le mortier, et mis en 
place la protection contre les termites et les bitis de portes, on est prt 
• poser les blocs. La m~thode habituelle consiste A poser une premiere 
rang~e tout autour de la maison, comme le montre la figure 60 b. On 

on ne met pas encore celui-ci.laisse des intervalles pour le mortier, mais 
Cette 6tape permet de fixer l'intervalle correct entre les blocs des rang6es 
suivantes. Une fois qu'on est arriv6 par tfitonnements it avoir l'espace
ment correct, on scelle les blocs au mortier. 

Puis on monte soigneusement plusieurs couches de parpaings dans 
les angles, et autour des bfitis de portes, comme le montre la figure 60 c. 

res-On obtient ainsi des rep~res de fagon que l'on puisse placer les blocs 
tants de niveau et "tintervalles corrects. 

Puis on tend des cordes entre les angles du batiment, comme sur )a 
figure 61, ou entre un angle et un bfiti de porte. Ces cordes doivent 6tre 
fixdes de tellc sorte qu'elles soient juste au niveau du sommet de ]a 
range suivante it poser. On v~rifiera leur horizontalit6 et on fera les 
r6glages ntcessaires. 11 vaut mieux qu'elles soient ht quelque distance 
vers l'extcrieur de la paroi externe du mur (en g6nral 2 "h 3 cm). De 
cette faqon le maqon qui pose les blocs sait exactement Atquelle distance 
ceux-ci doivent 6tre de la corde pour que le mur soit droit (il peut 6tre 

FIG. 60 
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FIG. 61 

commode pour lui d'avoir une petite cale en bois de l'6paisseur voulue 
qui lui permet de verifier l'Ncartement entre la corde et la paroi du bloc). 
Une fois la rang~e termin~e, on d~place la corde vers le haut pour la 
tangle suivante. On monte ainsi les couches successives jusqu'% la hau
teur des appuis de fen~tre. On arr~te alors la pose des blocs pour mettre 
en place les chissis de fen~tre. 

Les briques d'adobe n'ont pas une surface tr~s plane, et il est plus 

difficile de les poser en ligne droite, mais cela peut quand mime se 
faire. 

Une maison dont les murs sont gauchis n'a pas tr s belle allure, 
murs montent bien d'aplomb (vertiaussi faut-il verifier souvent que les 


calement). On le v~rifiera avec un niveau ou un fil " plomb.
 

FIG. 62 
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Les maqons doivent 	disposer d'aides, qui surveillent s'iI reste assez 
blocs si n6cessaire, et maintiennent en permade mortier, trempent les 

Le maqon a besoinnence une reserve de blocs hi portde du magon. 
une petite truelle, un outil .t jointoyer, un mard'outils : une grande et 

teau et un niveau. 
la truelle, commeOn met le mortier sur le dessus des blocs, avec 

le montre la figure 62. On prend assez de mortier pour que le joint soit 
un peu plus 6pais que souhait6. Puis le maqon met du mortier sur chaque 

en place. Avec la poignee de la truelleextr6mit6 du bloc et 	met celui-ci 

63. L'accrochage du revtement sur l'adobe a 9t9 amglior dans ces 
enconstructions anciennes de Ft. Davis, Texas, insgrant des 

clats de pierre dans le mortier Irais. 
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iltape doucement sur le bloc pour l'amener a sa position exacte, puis 
racle 	l'exc~s de mortier qui d~borde du joint. Lorsque le mortier a lg
rement durci (au bout d'une demi-heure environ) le maqon finit lcs 
joints avec un outil arrondi appel6 outil h jointoyer, qui sert a rcfoulcr 
le mortier dans le joint. Ceci tasse solidement le mortier, et rend le joint 
moins permdable. L'aide-magon doit de temps en temps arroser d'cau 
les joints frais pour qu'ils ne schent pas trop vite. Lorsque Ic maqon a 
besoin d'un demi-bloc, Aun encadrement de porte ou de fen~trc, ilpeut 
couper un bloc en le frappant d'un coup sec avec Ja tranche m6tallique 
de la truelle. 

Si l'on compte recouvrir la surface du mur d'un revtement 6pais 
(comme indiqu6 au chapitre 13), iln'est pas n~cessaire de finir Ics joints 

SOMMET EN BETONW BANDE DE RECOUVREMENTEOVEETN9 N, 90 
4 COUCHES DE GRAVIER LAVE 

ISOLATION EN TERRE (150 mm)
'
 SUR FEUTRE N- 15 " -ADOBE 	 ' ,;. , SUPPORT MADRIERS 254, 	 EN DE mm 

E 
ENDUIT AU CIMENT VIGA DE C 200 E 
SUR GRILLAGE S SNBC1I6RE 

50 X 150 mm E 

83 LINTEAUX 

DE 50 X 150 mm 2
 

-CHASSIS DOUBLE SUSPENDU 

E ,E
E E 

ArU-O - COUCHE DE BRIQUES EN LONGAPPUIIEN BETON-
DEPARPAING 

FEUIRE N- 15
 

BLOC DE BETON DE ADOBE
 
200x 200x400 mm 


100X250x350 mm 

I GRILLE D'AIR CHAUD 

NIVEAU 	 DU ° LREmPSSA E EN GRAVIERRISSAE1BARRES N 4 DANS-	 " *o°D ' 

0
LE MUR DEN'FONDATIONX a *. eDFJECAVRE AEBARRES 4 DANS 

o TUYAU'~'-- ~ ~--- t~ ENCASTRE DANS 
* b'- 0o 50 mm DE BETON (EXEMPLE) 

.0 SEMEILLE EN BLOCS DE 60OX600 

250--'ECHELLE 
1/12 

64. 	 Schima nodle d'une coupe de mur en adobe par un construcleur 
d'A Ibuquerque. 
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avec 	 l'outil a jointoyer. On laisse au contraire le joint 6 l'tat brut, que 
le mortier d~passe ou qu'il y ait un vide. Certains constructeurs suppri
ment m~me le mortier des joints verticaux aux extr6mit6s des blocs. 
Ceci peut ne pas 8tre une ide judicieuse mais, si on le fait, et si 
l'espace vide est rempli par la suite par le rev~tement de surface cela 
accrochera 6nergiquement celui-ci au mur. Les 6clats de pierre fich6s 
dans le mortier frais augmentent 6galement l'adh6rehce du rcvtement. 
La figure 63 montre une maison en adobe o4o cette m6thode est utilis~e. 

FENETRES. - Lorsque le mur de blocs a 6t6 mont6 h la hauteur 
convenable, il faut poser l'appui de fen~tre. C'est l'un des endroits oil 

ENDUITAU r,_sOMMET EN BETON 

CIMENT TOIT EN GOUDRON ET GRAV:ER 
SUR GRILLAGE AOE ' 

:B,'REMPLISSAGE EN TERRE DE 150 A 200 mm 

VIGA DE CIRCONFERENCE PLANCHE DE 25 mm 

CHAINAGE SUR TOUT . 
LE PERIMETRE , 

RAINURE 

CHASSIS DE FENETRE 

E 
E 

APPUI 	 EN BETON 
AAU 'CIMENTENDUJIT 

PLATRE 

A BED 

. 
BETON ALRL BmmNIVEAU DU SOL . AAFT ..' K 

///-*[ *b ISOLATION DU POURTOUR.. 

' 
/ 	 NATUREL \%;'i/4SOL 

ECHELLE 1/12 

65. 	 Scinia type d'une coupe de tur en adobe par un entrepreneur 
bien connu d'Albuquerque. 
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66. 	 Un appui de fentre en surplomb draine i'eau de pluie en deux 
ruisselets qui erodent facilement la surface non protegee du tour. 

se produisent le plus souvent des d6fauts d'6tanch6it6 g~nants, et on 
devra y faire tr~s attention A ce stade de ]a construction. L'appui doit 
8tre fait d'un matdriau solide et imputrescible. On peut utiliser un mor
tier de bonne qualit6 ou, mieux, un b6ton de ciment Portland l6grement 
arm6, comme le montrent les figures 64 et 65. Lorsque le cuassis de 
la fen~tre est en bois, r'appui de magonnerie ne doit i aucun endroit 

67". 	 On insure ce bloc fait en bois de 5 X 10 cm, et de mtnnes dimen
sions qu'un bloc d'adobe, 4 la place d'un de ces derniers autour 
de l'encadrernent des portes et des lenPitres. Ces blocs permettent 
de fixer d'une fafon rigide les chissis. 
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d~border de la partie inf6rieure du chfissis, sinon l'tanch~it6 ne sera 
pas bonne. De m~me ilne devra pas faire saillie sur le mur termin6, 
sinon ilcollectera I'eau qui ruisselle sur le mur, ce qui provoquera de 
I'Nrosion, comme le montre ]a figure 66. Si l'on veut un appui d6bordant, 
ildoit comporter par en-dessous une rainure en goutti6re pour 6viter 
que l'eau ne s'6coule Ic long du mur. 

Lorsque l'appui en magonnerie est en place, on peut poser le 
chfissis de la fen~tre que 'on entretoisera comme pour les portes. Puis 
on continue ]a pose des blocs. On peut 6galement laisser une ouverture 
soigneusement mesur6e et mettre la fen~tre en place une fois le mur 
mont6. La figure 67 montre une astuce qu'utilisent souvent les maqons 
en adobe, lorsque les murs doivent ult6rieurement recevoir un rev~te
ment. En diffrents endroits adjacents aux ouvertures des portes et fene
tres on pose des blocs de bois creux de ]a meme taille que les briques 
d'adobe. Les blocs sont scellts et remplis de mortier. De la sorte on 
peut clouer sur ces blocs les bfitis des portes et des fen~tres sans crain

67I". 	 Bloc de bois en place (sous le papier isolant) dans tne maison 
d'Albuquerque (Nouveau-Mexique) en construction (Koeber). 
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68. 	 Linteaux de bois uia-dessus des porles et fenIres. Au-dessus (dans 
la partie o gcorchge v) on a repr~sentM un chainage en bMion. 

dre de casser les briques d'adobe. On peut 6galement utiliser cc pro
c6d6 pour les murs en parpaings comprim~s sur lesquels on comptc 
poser un cpais rev~tement. 11 existe une autre, et peut-6tre meilleure 
m~thode, qui consiste "ifixer des lames m~talliques au chassis, lames qui 
p6ntrent dans les joints de mortier. 

LINTEAUX. - Le point faible de toutes les maisons se trouve 
au-dessus des portes et des fen~tres. On doit toujours poser au-dessus de 
ces ouvertures une poutre ou autre piece de soutien qui s'appelle un 
linteau (voir figure 68). Le linteau doit 6tre assez solide pour supporter 
les contraintes de construction ainsi que le poids des blocs situ6s au-des
sus de lui. Une poutre en bois de charpente ou en b6ton arm6 est un bon 
linteau (la figure 95 de I'annexe A donne des 6paisseurs de linteaux pour 
diverses conditions). Le linteau doit traverser toute l'paisseur du mur, 
de sorte que les blocs reposent sur lui par toute leur surface. 11 doit en 
outre d~passer lat6ralement de 1'encadrement sur une longueur au moins 
6gale "tl'paisseur du mur de faqon que ses points d'appui aient une 
surface assez grande. 

I!faut pratiquer dans tout linteau une rainure d'hgouttage d'environ 
6 mm de large sur 6 mm de profondeur, le long de la lace infrieure du 
linteau, et hi environ 25 mm du bord externe. Cette rainure empache 
l'eau de retourner s'infiltrer dans le mur. La figure 65 montre sa posi
tion. 
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6J. 	 Poutre de ccdre wtilisge cominme linteau dans une vieille maison de 
Ysleta (Texas). 

La figure 69 repr~sente un linteau fait d'une poutre de cadre. Cette 

m6thode dtait courante il y a plus d'un si~cle lorsqu.- ce bfitiment fut 
de ferconstruit, et Ole est toujours valable. Les traverses de chemin 

font aussi de bons linteaux car elles sont solides et g6ncralement traitdes 
contre les termites. 

CHAINAGES. - Les chainages servent h renforcer le sommet du 
mur de terre pour I'aider atporter le toit (voir figure 68). Ils rtpartisscnt 
la charge et assurent ]a cohesion du haut des murs. Si ]a maison est ai 
plafond bas, le chainage peut 6galement servir de linteau (voir figure 70). 
La largeur du chainage doit Wtre 6gale ai l'Npaisseur du mur, et on le 
fixera aui mur par des goujons ou un moyen d'ancrage analogue. Le 
chainage peut Wtre en bois ou en b6ton arn6. Les poutres-chainages 
doivent 6tre posues sur une mince couche de mortier au-dessus de ]a 
derniire rangde de parpaings. Les chainages en buton (ainsi que les fin
teaux) peuvent 6tre couls sur place au sommet du mur termin6 (voir 
figure 71). On utilisera des banches solides ne se duformant pas. Si l'on 
construit un toit Aucharpente, on scellera des goujons dans le buton pour 
soutenir le toit. 

ARMATURE. - Les meilleures maisons comportent en outre 
une armatuie, et cela devrait toujours 6tre le cas dans les rugions de 
tremblements de terre ou de vents violents. Le type le plus courant, 

pour un mur en magonnerie, utilise des fers ou un grillage que l'on 
place dans un certain nombre de joints horizontaux. Ils sont encastrs 
dans le mortier, et servent 6galement At emp~cher. les fissures de 
retrait. On arme en gundral un joint sur six au moins. 
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70. 	 Chainage servant de linteaux, en Mion arnu , utilisable pour les 
maisons 4 plafond bas. 

En outre, ilfaut normalement renforcer les joints horizontaux 
situ~s juste en-dessous des seulls de fentres. Comme une fentrc est 
un point faible du mur, la plupart des ruptures de la structure se
produisent A I'angle fen6tres. de fen6tredes Au-dessus la I'armaturc 
n'est pas n6cessaire si l'on a un linteau robuste. On pose quelquefois
des fers dans les joints de mortier aux angles des murs et au point
de raccordement des murs int~rieurs avec les murs exttrieurs. L'arma
ture peut 8tre constitute par des barres d'acier que 'on coudL it 
I'angle voulu. 

Pour les immeubles ai deux niveaux en particulier, on peut accroi
tre ]a solidit6 de la structure grAce aux fers d'armature verticaux. Pour 
la plupart des murs en magonnerie cela suppose que l'on fore un trou 
ai travers les parpaings et que ron scelle le fer dans les parpaings. En
g~n~ral cette armature verticale n'est utilis6e que dans les rgions
sujettes A de violents tremblements de terre. 

STRUCTURES CONCUES EN FONCTION DES TREMBLE.
MENTS DE TERRE. - Dans les r6gions uL les tremblements de 
terre sont frequents, on doit observer les rigles suivantes : 

1. Le bfitiment doit 6tre compact et rectangulaire, de fagon ii 
minimiser les effets des chocs. 
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Modde de bandhes servant 6 couler les chainages et linteaux en71. 
bcton su- le mur. 

2. 11 est n~cessaire de jeter des fondations continues, en b~ton 
arm6, qui reposent sur un sol rtsistant ou compact6. 

3. Les murs des bfitiments A un niveau doivent avoir au moins 

30 cm d'6paisseur pour les murs ext6rieurs et 20 cm pour les murs 
i deux niveaux, ces chiffres seront respecintdrieurs. Pour un bfitiment 

pour le premier niveau, et lc second niveautivement de 45 et 30 cm, 
devra avoir une charpente en bois. La construction plus lg~re du 

les dangers pr~sent~s par les tremblementspremier 6tage diminue 
de terre. 

4. Renforcement des joints de mortier. On placera des fers ou 
se recouun grillage tous les 4 ou 5 joints horizontaux, les armatures 

l'on fait un revetement de surface, on peutvrant aux angles. Lorsque 
en posant sur une largeur de 1,2 "x1,8 metresam~liorer cette m~thode 

les 6 joints. La largeur d6passantun grillage de 25 mm de maille tous 
du joint est repli~e contre le mur et fix6e sur lui. Le grillage facilite 
l'accrochage du plfttre. 

diffrentsMURS INTIERIEURS. - Le constructeur dispose de 
mat~riaux pour faire les murs int6rieurs du bfitiment. On peut les 
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construire avec la m~me terre que celle qui a 6t utilisde pour !es murs 
ext6rieurs. Normalement les murs int6rieurs n'ont pas besoin d'8tre 
aussi 6pais et solides, ni de pouvoir rdsister aux intemp6ies. Ndan
moins ii faut qu'ils r6sistent i I'abrasion, Ct un rev~tement de plfitre 
dur est souhaitable. 



CHAPITRE X1 

DES MURS EN TERRE DAMIECONSTRUCTICV 

de terre dam~e est un gros bloc de terreOn peut dire qu'un mur 
agglomdrc. Comme ii est beaucoup plus gros qu'un parpaing, ct qu'on 

mur de fondation, il est plus diffile monte directcment au-dessus du 
on aura 6conomis6 beau

cile de le russir. Mais, si on le fait bien, 

coup d'cfforts. 11 n'est pas necessaire de diplacer alentour tout une
 

terre dam6e
quantit6 de blocs, puis d'en morter le mur. Un mur de 

parpaings agglomdrds.est aussi bon qu'un mur en 
en terrei ne faut pas entreprendre la construction d'un maison 

dame avant de savoir exactement cc qu'il faut faire. Cela vaut la 
a 6tudier le prtsent chapitre avantpeine de passer un certain temps 

de commencer. 
Apris avoir trouv6 un type de sol qui convient pour la terre 

damde, la chose la plus importante h faire est de fabriquer des banches 
le plus important est declans lesquelles on tassera la terre. Ensuite 


bien darner la terre.
 

FABRICATION DES COFFRAGES. - Les coffrages pour terre 

damde sont tris semblables "hceux utiliss pour couler le bt.ton. Ce 
ni couvercle dans lesquellessont des boites rectangulaires sans fond 

tasse ]a terre. lls doivent tre robustes car ius auront beaucoup "i on 
supporter avant que les murs ne soient terminds. Comme il faudra 

les ddplacer souvent, ils doivent 6tre assez lagers pour que deux 
hommes puissent les soulever. 

Les coifrages peuvent tre m~talliques mais, comme la plupart 
des coffrages en bois, nous nedes constructeurs prf~rent utiliser 

parlerons que de ces derniers. On peut fabriquer un coffrage 
est fait de planches desimple analogue "i celui de ]a figure 72. I 

mm) clouds sur50 mm d'6paisseur (50X150, 5OX200 ou 50X250 
des montants ou de 50X '00 mm espac6s de 60 h 90 cm. 11 faut deux 

panneaux traverses et plusicurs boulons longs (70 h 75 cm), d'un 
les panneaux l'un A l'autre. Lesdiam~tre de 16 mm pour fixer 

traverser les, coffrages et lesboulons doivent Etre assez longs pour 
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72. Coilrages pour damage. 

montants et pour que leur partie filetdc d~passe encore d'environ 
50 mm. Lorsque 'on enI6ve les banches on chasse les boulons du 
tour et on remplit les trous avec de la terre bien tasse. 

Le coffrage de ]a figure 72 est destin6 aux portions rectilignes du 
mur. Pour faire les angles, on fabriquera, avec le m~me hois, des 
coffrages sp~ciaux d'une forme analogue A celle de la figure 74. 

Pour construire le mur de terre battue, on serre 6troitement le 
bas des banches sur le mur de fondation ou sur la portion terminc 
du mur de terre. Si I'6paisseur de ceux-ci est correcte, i'cartement 
des banches i la base sera 6galement correct. Pour maintenir 'car
tement du haut, on placera des cales de 50X70 mm, de longueur 
exactement 6gale A l'paisseur du mur. 

Pour empcher ]a terre de sortir des coffrages aux extr~mit~s 
on utilise des poaes d'arrt de meme 6paisseur que les autres pan
neaux, soit 50 mm dans notre cas. Elles servent 6galement Aimainte
nir l'cartement aux extr~mit6s du coffrage, et leur largeur doit 6tre 
6gale Atl'Npaisseur du mur. Dans la plupart des cas on les pose a 
l'extr6mit6 du coffrage, mais elles doivent pouvoir se mettre An'importe
quel endroit au cas oit ron aurait A faire une courte section de mur. 
On tfichera de les placer Aiau moins 20 cm des boulons les plus 
proches car, si on ne laisse pas un intervalle suffisant, il sera difficile 
de darner le sol convenablement. 
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On clouc'a toujours au milieu du c6t6 int~rieur des portes un 

barreau vertical chanfrein6, de sorte que lorsqu'on damera la terre il 

se forme une rainure "i l'extr~mit6 du mur. Lorsqu'on passera x ]a 

section suivante, cette rainure se remplira de terre et on formera une 

bonne liaison entre les deux sections voisines. 

73. Coffrages droits pour tours en terre damie. 

74. Cofrages d'angle en contreplaque pour murs en terre damie. 
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75. 	 Utilisation de bandes mnitalliques au lieu de boulons pour relier 
les pices du collrage. 

de la 	figure 72 est un peu lourd pour re manipul6Le coffrage 
par deux hommes. Si I'on en fait un plus petit, il sera 6videmment 
plus lger, mais d faudra le d~placer plus souvent. 

de char-Le contreplaqu6 de 25 mm est aussi bon que le bois 
pente de 50 mm, et donne des coffrages plus Igers. 11 faut cepen

mmdant qu'il soit mieux entretois6. On utilisera des barres de 50X 100 
tous les 45 cm dans les deux sens. Les boulons doivent avoir au moins 
13 mm de diam~tre. Les figures 73 et 75 reprsentent des coffrages 
en contreplaqu6. 

Le contreplaqu6 facilite la fabrication des banches, mais il est aussi 

plus cher que le bois de charpente !t on peut avoir du mal h s'en 
murs bien lisses, mais prend facilement desprocurer. II donne de beaux 

marques si on le frappe accidentellement avec un angle de la dame. 
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0-..0 

DE LA Im SECTIONCONSTRUCTION 

CONSTRUCTION DE LA SECTION SUIVANTE ." 

ingtalpour 1'utilisation des bandes 
76. Coffrages spcialement convus 

liques de la figure 75 (cotes en mr.) 

du bois d'6paisseur diff~rente,
On peut, bien entendu, utiliser 

des boulons et entretoises on pourra se baser sur 
pour lkNcartement 

les figures 72, 73 et 74.
 

6tre difficile de se procurer,
A la place des boulons, qu'il peut 

les coffrages, des bandes m~talliques. 
on peut utiliser, pour tenir On 

petite fente dans les panneaux pour le passage des 
decoupe une 

des chevilles m6talsur les banches avec
bandes, et on fixe les bandes 

liques, ou de gros clous, puis on les tend avec des, cales (voir figure 75).
 

du mur comme on le fait pour des bou-
Au lieu d'enlever les bandes 



BATIR EN TERRE 119 

Ions, on les laisse en place. Si on compte poser ultrieurement un 
revetement de plfitre on les laissera ddpasser un peu du mur pour 
servir de point d'accrochage. Sinon on les coupe "tras du mur. Evidem
ment il faut beaucoup de ces bandes, mais cies ne sont pas chores. On 
peut les d~couper dans une t6le mince ou m~me dans des bidons de 
m6tal assez dpais. La figure 76 repr~sente un coffrage sp~cialement 
conqu pour etre utilis6 avec ces bandes m6talliques. 

La figure 77 repr6sente un autre type de coffrage qui a 6t 
utilis6. Les entretoises sup6rieures et les montants correspondants sont 
assez solides pour maintenir a la bonne distance le bas des deux 
panneaux. On n'a besoin que de quelques boulons et 'on n'a pas 
1'ennui de retirer les boulons du murs. Mais ces coffrages sont plus 
difficiles fabriquer et doivent 6tre robustes. Leur usage n'est recom
mand6 qu'1 des constructeurs qualifis. 

38D 460 

840 " 75X50. 690 

77. Co~lrage pour damage. 
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Voici quelques indications utiles pour la fabrication des cof
frages : 

1. Ne pas faire des coffrages ayant plus de 60 hi 75 cm de profon

deur, car il serait alors difficile de darner correctement la terre au 

fond du coffrage. 
2. Utiliser du bois sec. Le bois vert travaille. 
3. Huiler les coffrages avec une huile 16g~re. Ceci 6vite le gau

la terre de coller au bois.chissement et emp6che 
4. Lorsqu'on n'utilise pas les coffrages, il faut les conserver .h 

plat dans un endroit abrit6 et bien drain6 pour 6viter que le bois 

ne travaille. 
boulons devrait 6tre faqonn6e en5. L'une des extr~mit6s des 

forme 	de manivelle (fig. 78). 
On peut visser et d6visser ies boulons Atla manivelle plus vite6. 


qu'on ne peut faire tourner les 6crous avec une ci.
 
maisons, on recouvrira l'int6rieur7. Si l'on construit plusieurs 

d'une t6le mince. lls dureront deux fois plus longtemps.des coffrages 
Aimoiti6 quelques clous dans les cales d'6cartement,8. Enfoncer 

le montre la figure 78. Lorspuis les rabattre sur un boulon comme 
on fera 	passer les boulons dans les crochetsqu'on montera le coffrage 

ainsi form6s, ce qui maintiendra la cale en place pendant qu'on serre 

les boulons. 
'on ne 	 peut pas trouver de boulons convenables, on peut9. Si 

FIG. 78 
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utiliser du gros fils de fer pour tenir les coffrages. On enroulera le fil 
de fer sur les montants et on le tendra par torsion avec une c16 (tige 
d'acier ou gros clou). Pour enlever le coffrage couper le fil A ras du 
mur. 

10. Pour les endroits du mur o4 se trouve un angle vif, on 
clouera une petite languette de bois A 45 degr~s au coin int~rieur du 
coffrage. Cette languette de a chanfreinage x sert A g arrondir o les 
angles aigus. 

Dames pour tasser la terre 

La plupart des dames ou pilons pour terre dam~e sont 'i main, 
mais on peut tasser le sol plus vite avec une dame pneumatique, 
encore que le materiel n~cessaire soit cher. 

DAMES A MAIN. - Le poids de la dame est tr~s important. 
Plus elle est lourde, et plus vite on tasse la terre. Aussi utilisera-t-on 
les dames les plus lourdes que les ouvriers puissent soulever tout au 
long de la journ6e sans fatigue excessive. Les ouvriers de petite taille 
ne peuvent soulever des dames de plus de 7 h 8 kg pendant longtemps 
sans se fatiguer. Des hommes plus grands peuvent 6ventuellement 
travailler efficacement avec des dames de 10 A 15 kg. 

Les dimensions de la surface de frappe d6pendent du poids de ia 
dame. On pourra suivre la r~gle suivante : la dame devra peser 
150 g par cm2 de surface de frappe. Une dame de dimension 
7,5X7,5 cm (taille la plus courante) p~sera 8 kg environ. Pour 
OX 10 cm on arrive "t 15 kg. 

La dame carrie Atsurface de frappe plane est la meilleure. Les 
dames rondes et autres abiment moins les banches mais ne dament pas 
aussi bieit. Si l'on veut, on peut faire quelques dames de forme sp6
ciale pour tasser la terre sur de petites surfaces par exemple pros des 
portes de ]a banche. 

La figure 79 repr6sente une dame robuste et facile fabriquer. 
On peut 6galement faire des dames en bois mais elle sont plus diffi
ciles ik utiliset car encombrantes. La surface de frappe des dames en 
bois doit 6tr. recouverte d'une plaque m6tallique pour 6viter qu'eile 
ne s'use trop rapidement ou ne se fende. 

La figure 79 montre 6galement un module de dame pour deux 
ouvriers, A poids coulissant, qui a donn6 de boris rdsultats. 11 est plus 
facile de frapper A un endroit precis, et il y a par suite moins de 
risques qu'avec une dame ordinaire d'cndommager les banches. 

DAMES PNEUMATIQUES. - Avec une dame pneumatique, 
il faut pour tasser la terre la moiti6 ou le tiers du temps n6cessaire 
i le faire A la main. II en existe diff~rents modules. On en prendra 
un 16ger, ne pesant pas plus de 11 IA 14 kg. Ce doit etre un appareil 
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A longue course, n'exigent qu'une alimentation en air mod~rde, et qui 
ait une frappe puissante. 

11 est n~cessaire d'avoir une pression d'air constante d'environ 
5 kg/cm2. Un compresseur ayant un debit de 40 Ai50 m3/h (d'air 
non comprim6) permet de faire fonctionner une dame. 

)PAISSEUR DES COUCHES DE TJ -RE DAMI9E. - Un bon 
mur de terre battue doit 6tre bien tass6 du iPaut en bas. Une couche 
trop dpaisse sera insuffisamment tasse la partie inf~rieure, et s'6rodera 
sous l'effet de la pluie. 

141 

79". Dame a masse 79". Dame norinale. 
coulissante (monte). 
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+ ++. J" ', - . . . .'

79". Dame e masse coulissante (deo,.e)1 

Les couches de terre non compri,e ne doivent pas avoir, avant 
damage, une 6paisseur qui exc~de de plus de 25 mm la longucur du 
c6t6 de la surface de frappe de ]a dame. C'est ainsi qu'on ne doit 
pas darner des couches de plus de 10 cm d'6paisscur avec une dame 
carr&e de 7,5X7,5 cm. Apr~s damage la couche dc 10 cm doit 
avoir environ 6,5 cm d'6paisseur. 

M9THODE DE CONSTRUCTION. - La mthodc dc cons
truction des murs en terre dam~e est tr~s analogue t celle utilis~e 
pour les parpaings. La premire chose faire est de poser, si nccs
saire, un blindage contre les termites. On Ie replie ht plat sur le cbt6 
du mur de fonidation. Puis on place les coifrages sur le mur de fon
dation, on les serre sur Iui grfice aux boulons du bas, aux fits de fer 
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FIG. 80 

ou tout autre moyen. On met en place les portes aux extr~mit~s, ainsi 
que les cales, puis on serre la rangee sup6rieure de boulons. On est 
alors pr~t Adamer. La figure 80 repr~sente un mur de terre dam~e en 
cours de construction. 

Lorsqu'on a termind une section, on d~place les coffrages, on les 
fixe solidement leur nouvel emplacement, et on recommence le 
damage. II faut damer une premiere hauteur tout autour de la maison 
avant de passer A la couche suprieure. On d~calera les joints verti
caux entre sections, comme pour les parpaings, de fagon A ne pas 
avoir tous les points faibles lc long d'une seule verticale. La figure 81 
illustre le principe. 

La figure 81 montre 6galement le barreau chanfrein6, sur la 
porte, qui permet une bonne liaison verticale entre sections. 

Les premieres sections Atpilonner sont les angles de la maison. 
On vriflera tout particulirement que les coffrages d'angle 'sont psr
faitement d'aplomb. Ceci est extr6mement important et doit etre 
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FIG. 81 

v6rifi6 fr6quemment. UN MUR DE TERRE DAMPE QUI N'EST 
PAS VERTICAL NE PEUT PLUS TRE REDRESSM. 

A I'aide de cordes tendues entre les angles on alignera les cof
frages pour obtenir des murs rectilignes. La m~thode de la figure 61 
est bonne, mais il faut que ]a corde soit un peu plus haute que le 
coffrage de fagon Aine pas le toucher. 

On prot~gera les portions que l'on vient de construire jusqu"% ce 
qu'elles aient durci. La nuit, et lorsque la pluie menace, on protigera 
les murs expos6s A la pluie avec des paillassons, du tissu 6pais, ou du 
papier imperm6abilis6. II est important de protdger le sommet des 
murs, car c'est par la que i'drosion commence. On prot~gera 6gale
ment les murs de terre stabilis6s avec du ciment, de la chaux, ou un 
autre stabilisant de liaison, en les maintenant humides pendant toute 
la priode de cure. Les paillassons ou les sacs, que l'on mouille plu
sieurs fois par jour, conviennent bien. 

Certains sols, surtout les plus sableux, peuvent avoir tendance A 
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s'effriter lorsque l'on dame la section qui se trouve au-dessus. Dans ce 
cas il faut attendre que la couche inf~rieure soit devenue assez solide 
pour que cela ne se produise pas. Pour les sols stabilis~s au ciment 
on attendra si possible 3 ou 4 jours. D'une fagon g~n~rale on peut 
damer au-dessus d'une portion de mur A. condition que celui-ci ne 
s'effrite ni ne se fissure. 

Avant de passer t une nouvelle section, on tracera sur le sommet 
de la section inf6rieure des sillons de 10 ii 15 mm de profondeur 
avec une pointe de bois ou d'acier (en arrosant si la terre est trop 
sche). Ces sillons permettront d'obtenir une meilleure liaison entre 
les couches successives. 

NOMBRE D'OUVRIERS. - Une fois que le mclange est pr6t, 
on peut employer 2 i 4 ouvriers pour construire le mur. On peut en 
faire damer deux a la fois mais, si les coffrages sont courts, un ouvrier 
unique aura un meilleur rendement. II faut un ouvrier pour pelleter le 
mdlange dans les coffrages. Un ouvrier approvisionn6 en terre peut 
damer environ 0,1 m3 de terre it l'heure. 

Comme les ouvriers qui dament sont debout dans les coffrages, 
ils n'ont pas besoin d'6chafaudages ou de supports. Mais ceux-ci 
peuvent devenir ncessaires, quand le mur monte, pour l'ouvrier qui 
remplit les banches L la pelle. Un ouvricr, qui est en bas, envoie A la 
pelle le melange sur '6chafaudage. Ceci ndcessite donc trois ou quatre 
ouvriers. II est 6galement possible que louvrier qui dame la terre 
monte dans un seau la terre dont il a besoin puis la d6verse dans les 
coffrages. 

Les 6chafaudages et supports sont 6galement n~cessaires, lorsque 
le mur est haut, pour dtplacer les coffrages. 

DAMAGE DU SOL. - QueUe que soit Ia qualiti du milangq 
de sols, une maison en terre damee ne durera pas longtemps si elle 
nest pas assez damie ou si Ia teneur en humiditi du milange nest pas 
correcte. Les deux vont ensemble car, si ]a teneur en humidit6 n'est 
pas correcte, on ne pourra pas tasser convenablement la terre. C'est 
pourquoi il faut contr6ler souvent l'humidit6, non seulement pendant 
le mdlange mais pendant le da:,nage. Les m61anges trop humides ou 
trop secs doivent 6tre rem~lang~s. Les m61anges stabilis6s au ciment 
et qui ont stch6 ne doivent pas itre utiisis. 

!1 faut damer chaque couche jusqu'k ce que le bruit produit par 
le choc de Ia dame, qui est au commencement un bruit sourd, soit 
devenu un son clair et vibrant. 

Les ouvriers qui dament ont un travail ardu mais important. 11 
faut contr6ler fr6quemment leur travail. Une m~thode simple de 
rechercher les points faibles consiste A planter la lame d'un solide 
couteau en divers points de la couche dam~e. Si l'on trouve des points 
faibles il faudra les darner davantage. Les endroits Li v6rifier spcia
lement sont la bordure (au voisinage des coffrages), les angles, et autour 
des barres chanfreines fix~es aux portes. 
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FIG. 82 

Si la dame ne sonne pas, quel que soit le nombre de coups 
donnds, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le mdiange. 
Probablement est-il trop humide, et ilfaut le contr6ler s6rieusement. 

OUVERTURES DES PORTES ET FENETRES. - I!existe 
deux moyens, dans la construction en terre dam~e, pour obtenir les 
ouvertures des portes et fen6tres. Le premier consiste poser tout 
d'abord les chfissis de portes et de fen~tres et "tdarner la terre autour. 
Dans ce cas ilfaut 6tayer solidement le chissis, comme le montre ]a 
figure 82, sinon ilse d~placera sous 1'effet des pressions 6lev~es pro
duites par le damage. On entretoisera 6galement les chfissis en diagonale, 
de faqon que les coins restent d'6querre. Les chfissis doivent avoir 
une largeur 6gale a 1'6paisseur du mur, et porter des tenons qui, encas
tr~s dans le mur, les fixeront solidement at celui-ci. 

L'autre m~thode consiste A'darner tout d'abord la terre en lais
sant une ouverture dans le mur pour les chfissis. Dans cc cas 
on enl~ve la barre chanfrein~e qui est sur la porte du coffrage, puis 
on met cette porte en place avec precision at l'endroit oi l'ouverture 
commence. On encastre dans le mur des blocs de bois qui serviront 
ult~rieurement Atfixer les chassis par clouage. Ces blocs sont pos6s 
au-dessus de chaque couche dar6e, contre ]a port. On dame ]a 
couche suivante autour du bloc pour bien le maintenir en place. La 
figure 83 montre le risultat que l'on obtient, ainsi qu'une variante 
consistant At utiliser un seul montant de bois de la hauteur 
de 'ouverture. Ce montant est clou6 Atla porte du coffrage, mais pas 
trop solidement afin qu'on puisse facilement enlever la porte apras 
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FIG. 83 

avoir termin6 la section. Dans les deux derniers cas il n'est pas n~ces-
A l'Npaisseur du mur, maissaire que la largeur des chssis soit 6gale 

i laangles vifs du mur, comme expliqu6it faut alors chanfreiner les 
page 119. 

La situation suivante se pr~sente parfois 

On veut darner une courte longueur de mur (disons un m6tre) 

adjacente " une ouverture de fen~tre, et l'on craint que la pression pro
fasse glisser cette section du c6t6 non soutenu.duite par le damage ne 

Pour 6viter cela on accrochera solidement cette section au mur situ6 

dc l'autre c6t6 de la fen~tre ou i des piquets plant~s dans le sol.
 

glisse, il faut la d~molir et la reconstruire.
Si une section 
appuis de fen6tres onAPPUIS DE FENCTRES. - Pour les 

les mmes r~gles que pour les blocs
suivra, pour h terre dame, 
aggiomdr6s. 

LINTEAUX ET ENTRAITS. - On pose les linteaux et entraits 
en blocs agglom~r~s.comme dans le cas des murs 

11 y a cependant une precaution h prendre. La pression de damage 
casser celui-ci ou de lui donner uneau-dessus d'un linteau risque de 

6tais solides sousfIMche permanente. Pour 6viter cela, on pose des 
ou bien l'on concoit le baitile linteau pendant le damage (fig. 84) 

ment de faqon qu'iI n'y ait pas de portion de mur de' terre au-dessus 

des portes et fen~tres, cc que l'on pr~f~re souvent faire. 
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ARMATURE. - On peut utiliser le fil de fer barbel6, la 
toile m~tallique, ou de petits fers d'armature pour renforcer les murs 
de terre dam6e, ce qui est en particulier n6cessaire dans les regions
sujettes aux tremblements de terre ou aux vents violents, et si le 
bfitiment est en terre stabilis6e. L'armature n'est pas aussi efficace pour
les murs en mat6riau non stabilis6. La resistance du tour est toujours 
accrue par un renforcement des encadrements de vortes et fen~tres, 
car celui-ci 6vitera la fonnation de fissures en ces points. 

L'armature ne doit pas se trouver moins de 5 cm de la paroi
du mur. On la posera en longueur I6&rement sup~rieure 'i ]a longucur
des coffrages, en repliant la partie qui d6passe le long des portes, de 
fagon qu'une fois redress~e, la porte 6tant enlev~e, elle ptn~tre dans 
]a section de mur suivante. On fixera solidement I'armature de la 
nouvelle section A ]a partie qui d~passe de I'armature de la section 
pr~cddente. 
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LES TOITS DES MAISONS DE TERRE 

On peut poser sur les maisons de terre tous les genres de toits 
le chaume 

que i'on pose sur les maisons normales. On utilise souvent 
moins cher de construire un toit 

ou la t6le. !1 est cependant souvent 
en terre. 

trois types de toits en terre11 existe 
1. Les toits en terrasse it 	 remplissage de terre. 

2. Les toits en arcs ou vofites. 
3. Les toits en tuiles de terre sur charpente.
 

Un toit de terre doit :
 
1. Etre assez solide pour ne pas bouger. 
2. Ne pas presenter de fuites. 

'eau qui descendle ruissellement de3. Protdger les murs contre 
du 	 toit. 

- Un toit en terrasse est un toit plat
TOITS EN TERRASSE. 

par de grosses poutres 	 (appeles parfois vigas aux E.U.) sur 
support6 

de terre (voir figure 85). Les sup
on dame une couverturelesquelics 

des poutres 6quarries ou des troncs de petits arbres,
ports peuvent etre 

75 cm. Pour les grandsde diamitre, espacds d'environde 15 i 20 cm 
on peut prendre des troncsI'cole de la figure 86,bftiments, tels que 

de diamctre. L'alternance 	 du sens dans 
plus gros, de 25 ai 30 cm 

aux plafonds.
lcquel sont poses les troncs donne une certaine 6Itgance 

c6t6,se trouvaient du meme
D'ailleurs, si toutes les 	extrmitds 6troites 
celui-ci scrait moins solide que I'autre. On donne une certaine inclinaison 

poutres pour que le toit termin6 ait une pente d'environ 40/1 000"8. 
aux la cou-

Sur les poutres on pose une garniture destinde at porter 

de terre. Ce peuvent 6tre des planches de 25 mm, des tiges
verture comme sur la figure 	 87.voire des troncs d'arbrisseauxde bambou, 
On pose cette garniture en 	diagonale, du centre d'une poutre au centre 

les in6galit~s des trones. Par-dessus on pose
de I'autre, cc qui compense 

kraft ou de paille pour empecher la terre 
une couche d'6pais papier 

de tomber ,a travers Ic plafond.
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85. 	 L'icorch de ce toit en terrasse d remplissage de terre en montre 
la structure en couches. A partir du haut on trouve :le gravier et 
i'asphalte; le papier fort; le remplissage de terre ; le papier fort; 
la garniture de support ; les poutres (vigas). 

Au-dessus de tout ceci on fait une couverture en terre dame, 
dont r'paisseur, apr~s damage, est d'au moins 10 cm. L' paisseur de 
chaque couche de terre meuble depend de la taille ct du poids de 
la dame. 

Le type de sol utilis6 pour les toits en terrasse est le m~me que 
celui qui convient "tla terre dam~e. Les sols argileux se contractent 
et se fissurent, laissant alors l'eau s'infiltrer. 11 sera souvent payant 

86. 	 Les extremies larges et itroites de ces poutres (vigas) ont 9t 
alternees pour en equilibrer 'aspect. 
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87. 	 Pour compenser les inggalitgs de niveau du sommet des poutres, 
on place les baguettes de support en diagonale. Remarquer la 
paille qui empkche le rem plissage de terre de s'infiltrer h travers 
le plafond. 

d'ajouter au matriau un stabilisant tel que le ciment, ia chaux, ou une 
6mulsion d'asphalte. On peut aussi ajouter de l'huile ou de i'asphalte 
a ]a derni~re 6paisseur de terre Atdamer. Apr~s avoir laiss6 p6n~trer 
I'huile pendant quelques minutes, on dame pour obtenir une couche 
dense ct 6tanche. 

II peut 8tre n~cessaire, sous les climats tris pluvieux, de prot~ger 
la surface du toit. On diminue l'rosion due 'i ]a pluie en 6talant une 
couche de gravier, qui sera avantageusement fixde par une couche 
d'asphalte. 

II ne 	faut pas que l'eau puisse descendre du toit le long des murs. 
Une goulotte, ou un tuyau, d~bordant au-deMi du mur r6soudra le 
problime. Une demi-tige de bambou, ou une goutti~re en bois ou en 
"61e conviennent tr~s bien. La goulotte doit d6passer d'au moins 
60 cm h lext6rieur des murs. 

TOITS PARABOLIQUES (fig. 88). - On utilise ces toits Ii 
oil le bois de charpente est rare. 11 faut une certaine habilet6 pour 
les construire, mais dans certaines r6gions on en fait depuis des si~cles 
et les maqons savent s'y prendre. 

Les toits en arcs, vofites ou d6mes se font en g6n6ral en briques 
cuites, mais on a de bonnes raisons de penser que des blocs de terre 
bien stabilis~e conviendraient 6galement. 

Les murs ext~rieurs de la maison doivent 6tre assez solides pour 
rtsister at la pouss~e dirig~e vers l'extdrieur que leur font subir les vofites 
ou les d6mes. Dans la plupart des cas on fait des murs tris 6pais 

60 a 	 90 cm - selon la porte entre les murs. On olace souvent les 
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88. 	 On a utilisg ce style de toits en domes et vofites dans le projet de 
reconstruction de New Gourna (Egypte). 

pices dos h dos, mais cela n'6limine pas les contraintes sur les murs 
ext6rieurs qui doivent quand meme etre tr~s 6pais. Un chainage en 
b6ton arm6 augmente consid~rablement la resistance et permet de 
r~duire 'dpaisseur des murs. 11 faut cependant confier la conception 
et le calcul des murs et du chainage a un ing~nieur competent en 
r6sistance des mat6riaux. 

On utilise en g~nral pour sceller les briques ou les blocs de 
terre stabilis~e d'un arc, d'une vofite, ou d'un d6me, un mortier "t 
prise rapide. Dans beaucoup de pays du Moyen-Orient, on utilise cou
ramment un mortier au plfitre. Si l'on se sert d'un mortier de ciment 
ou de chaux, il faut installer un coffrage pour maintenir les briques 
jusqu'A ce que le mortier ait pris. C'est en g6n&al trop cher pour )a 
construction de petites maisons. 

Si l'on desire faire un toit de cc type, il faut demander hi une 
personne qui en a d6j& construit les indications n~cessaires au projet. 

TUILES DE TERRE. - On a 6galement fait desTOITS EN 
toits en tuiles de terre, lesquelles peuvent 6tre fabriqu~es A la 
machine A comprimer les parpaings (avec une cale de remplissage), ou 
en adobe s~ch6 au soleil. Dans les deux cas il vaut mieux que la terre 

sur une charpente en bois, exactementsoit stabilise. On pose les tuiles 
comme des bardeaux. Les tuiles doivent avoir 4 ou 5 cm d'6paisseur, 
et environ 30 cm de longueur. On fait de bonnes tuiles (s6ch6es au 
soleil) en y encastrant une e queue * de chaume (voir figure 89) ou 
d'herbe. Ce chaume protege les tuiles de l'rosion par la pluie, et 
assurer l'isolation thermique de l'int6rieur de la nlaison. 
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89. 	 Des toits en miles a chaurme analogues ont iti essayds avec succCs 
ax Indes. 

Les meilleures tuiles de terre sont faites en sol stabilisd. La chaux, 
le ciment et l'asphalte conviennent bien. Comme elles sont minces, 
les tuiles doivent tr~s bien resister At1'essai d'arrosage. 

II faut que la charpente du toit soit assez solide pour en suppor
ter le poids. I1 faut aussi placer des lattes de bois A intervalle tel 
que chaque tuile repose sur deux lattes, directement ou indirectement. 
On m~nage souvent dans les tuiles une rainure pros du bord sup6
rieur, rainure qui permet d'accrocher solidement ]a tuile sur ]a latte. 
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PLANCHERS 

Les meilleurs planchers pour une maison de terre sont, bien str, 
la dalle en b~ton, le plancher en bois, ou le sol en carreaux de 
ciment ou terre cuite. Cependant, dans certaines r6gions oi on ne 
trouve pas de sable et de gravier pour faire du b6ton, o4 le bois est 
rare, et oi l'on ne trouve pas de carreaux dans le commerce, on 
peut leur substituer un sol en terre. La terre bien battue, ou les 
carreaux en terre stabilis6e " grande r6sistance, donnent des planchers 
suffisamment durables. I! faut mettre davantage de stabilisant daris 
les planchers, si l'on veut qu'ils durent, car ce sont eux qui subisscnt 
la plus forte usure de toute la maison. M~me dans les huttes primi
tives, on introduit une huile ou une graisse quelconque dans le sol 
pour le stabiliser. 

NATURE DU SOL A UTILISER POUR LES PLANCHERS 
EN TERRE. - On utilisera, pour faire les planchers en terre, le 
meme sol que pour bfitir ]a maison, mais on y ajoutera un supplhment 
de stabilisant. 

Le plancher doit rsister aux lavages et doit 8tre solide et durable. 
Les meilleurs stabilisants sont ]a chaux et le ciment Portland. Les 

6mulsions d'asphalte donnent aussi de bons r6sultats, mais la couleur 
fonc~e peut 6tre un inconv6nient. On a 6galement utilis6 des cendres 
de bois et m~me du sang d'animaux. 

PLANCHERS EN TERRE BATTUE. - Avant de faire le 
plancher en terre, il faut enlever toute la couche superficielle d'humus, 
ou au moins une 6paisseur de 15 "i 20 cm en dessous du niveau 
final du plancher. Puis on tasse la couche sup~rieure (8 i4 10 cm) 
de sol naturel avec une dame avant de mettre en place les matriaux. 

Dans les endroits oi le gonflement du sol est un danger pour 
les bfitiments, on ne proc~dera pas i ce damage. Un sol non comprime 
gonfle en effet moins qu'un sol comprim. 

La premiere couche que l'on posera au-dessus du terrain naturel 
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cm de sable ou de gravier propre. Cese composera d'environ 10 
matriau a pour objet d'arr~ter l'infiltration d'humidit6 depuis le sol. 
On doit le damer soigneusement, pour le renforcer et 1empecher de 
se tasser tout seul par la suite. Si le terrain naturel est sujet au gonfle
ment, on mettra environ 15 cm de sable. 

On construit le plancher sur la base de sable. On posera deux 
couches successives d'environ 4 cm d'6paisseur, la couche inf~rieure 
contenant moins de stabilisant que la couche sup~rieure, car elle n'est 
pas exposde hl 'usure. On damera soigneusement le sol. On s'assurera 
que ]a teneur en eau est correcte en la v6rifiant par la m6thode d6crite 
au chapitre II. Une fois le damage termin6, on nivellera le sol par 
raclage ou en damant davantage les points hauts. 

On 6tale ensuite la couche terminale qui doit contenir assez de 
stabilisant pour que la surfac , apris la cure, soit difficile htrayer avec 

falloir pour cela deux A trois fois plus de stabilisantun clou. I1peut 
que pour les murs de terre. On contr6lera la qualit6 du m6lange en 
fabriquant quelques blocs d'essai, comme pour un mur de terre 
dam6e, puis en faisant, apr.s ]a cure, les essais de duret6 et de r6sis
tance h leau. 

Apr~s avoir dam6 la couche superficielle, on lisse les empreintes 
de dames, puis on laisse vieillir le plancher plusieurs jours. 

La cure des planchers stabilis6s au ciment Portland ou "i la 
chaux se fera en arrosant le plancher ou en le couvrant de sacs 
humides. Une fois la cure termin6e, on bouchera les fissures et on 
assurera l'tanchit6 en 6talant une fine couche de coulis de ciment 
Portland fait de ciment, d'eau, et de sable fin. Certaines huiles peuvent 
jouer le m~me r6le. 

On ne marchera pas sur le plancher avant qu'il ait durci. 

SOLS CARRELES. - Les carreaux en terre agglom6r6e sont 
aussi bons que la terre battue. Leur aspect est m~me souvent plus 
agr6able, surtout si on les fait de terres de diffrentes couleurs. On 
peut utiliser ]a machine Cinva-Ram, ou les autres machines h faire 
les parpaings qui peuvent fabriquer des carreaux de 4 A 5 cm d'6pais
seur. On mettra assez de stabilisant dans le sol pour qu'il soit difficile de 
rayer les carreaux avec un clou, une fois qu'ils ont durci. On fera 
des carreaux d'essai pour contr6ler la teneur en stabilisant. 

Les carreaux en sol stabilis6 doivent subir une cure humide de 
sept jours, puis 6tre s6ch6s au soleil avant qu'on ne les pose. On 
prdparera la surface supportant le plancher comme pour les plan
chers de terre damde. I1 est tr~s important que la couche de sable 
soit bien horizontale et bien tass6e avant la pose du carrelage. Sinon 
le plancher sera raboteux et in6l6gant. 

11 est prferable de sceller les carreaux avec un mortier de 
sable, ciment Portland, et eau. On lissera soigneusement les joints 
pour qu'il n'y ait pas de rainures dans le plancher. On peut poser les 
carreaux sans mortier, s'ils sont bien jointifs. II se 

I 
peut qu'ils soient 
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FIG. 90 

16g~rement mobiles et qu'ils se d6tachent, mais cela ne g~nera pas
si on les met imm6diatement en place. 

Comme on utilise des carreaux d6jii durcis, on peut marcher sur 
le plancher d~s que les joints sont secs. Ceci prend deux A trois 
jours. On peut se servir d'huile ou de cires pour assurer l'NtanchitW 
de la surface. On a utilis6 le suif; la cire d'abeille, 6tendue A chaud, 
convient 6galement. 

CHAUFFAGE PAR LE SOL. - On peut chauffer la maison par 
le sol. 

Cette ide a 6t6 mise en pratique aux Etats-Unis et aillcurs (en
Cor6e par exemple), grice Aides canalisations install6es sous lc plan
cher, lesquelles transportent Ia chaleur depuis un foyer construit .1 
rune de leurs extr6mitds. 

On n'essaiera pas d'appliquer cette m6thode si 'on ne b6n6ficie 
pas des conseils d'une personne exp6rimentde. 



CHAPITRE XIV 

REVITEMENTS EXT-RIEURS 

Un rev~tement extdrieur est ]a couche d'un mat&iau ad hoc dont 
ont recouvre un mur de terre. 

Les revtements ext6rieurs peuvent avoir pour objet 
(a) d'am61iorer l'aspect de certains murs; 
(b) d'am6liorer la protection contre la pluie; 
(c) d'augmenter la dur6e de vie des murs. 
C'est au moment oii l'on fait les plans de la maison que l'on 

doit prdvoir si l'on va poser un enduit, et non lorsque la maison est 
d6jii construite. 

ASPECT EXTERIEUR. - Les maisons construites en blocs 
agiomiris de fagon soign6e sont plus agr6ables 't l'ceil sans rev& 
tement. 

I es maisons en terre damee ont bel aspect si les surfaces int6
rieures des coffrages restent lisses et en bon 6tat tout au long de la 
construction. En fait certains propridtaires de maisons en terre dam6e 
trouvent que quelques empreintes de banches n'enlaidissent pas un 
mur de terre et pr~f~rent se passer de rev6tement. Cependant si la 
surface des banches est vraiment en mauvais 6tat, un rev6tement de 
surface am61iorera probablement l'aspect du mur. 

La plupart des propri6taires de maisons en adobe pr6f~rent 
qu'clles soient recorvertes d'un enduit. 

L'un des moyen, de se d6cider quant ,t I'application d'un 6ventuel 
rev6tement est d'examiner les maisons du voisinage. On verra ainsi 
si les enduits am6liorent ou non leur aspect. 

On se rappellera ceci : 
Un rev~tement bon march6, ou mal pos6, qui s'effritera rapide

ment, est pire que pas de rev~tement du tout. 
Le propri~taire devra d6cider de la fr6quence hi laquelle il 

accepte de ravaler la surface pour lui conserver son bon aspect. La 
plupart des rev~tements bon march6 doivent 6tre r6par6s tous les 
deux ou trois ans. Un propri6taire jeune et en bonne 'sant6 comptera 
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pour peu le temps et la l6g~re d~pense qu'il faut consacrer Aicette 
reparation, et pourra donc se contenter d'un revetement hibon march6. 
Par contre, un propri~taire qui ne peut proc~der A des reparations
fr~quentes aurait rapidement, dans ce cas, des murs en mauvais 6tat, 
murs qui risquent d'ailleurs de s'endommager strieusement. II lui 
faut donc un rev6tement plus cher. 

PROTECTION CONTRE LA PLUIE. - Si l'on suit les instruc
tions donn~es au chapitre II pour le choix des sols destines aux 
maisons de terre, il est inutile de s'inqui6ter des dommages causes 
par la pluie, sauf si le sol est tr~s argileux. Si les blocs d'essais, meme 
stabilis~s, ne subissent pas avec succrs l'essai d'arrosage, il faut envi
sager d'utiliser un enduit. 

M~me les rev~tements les plus chers risquent de se fissurer, et done 
de laisser s'infiltrer une certaine quantit6 d'eau dans le mur. Si cc 
mur contient beaucoup d'argile, cette eau le fera gonfler, d'oii rupture
des enduits rigides. On 6tudiera si cela risque de se produirc avec 
le rev6tement que l'on compte utiliser. On enduit compl~tement
quelques blocs fabriqu6s avec le m6lange de sols, et on les soumet a 
l'essai d'arrosage et i l'essai d'absorption. Si la surface se craqule ou 
s'effrite, la m~me chose se produira pour la maison. 

ACCROISSEMENT DE LA DUREE DE VIE D'UN MUR. 
I! n'y a pas que ]a pluie qui degrade les murs : les vents violents 
charg6s de poussi~res abrasives, les enfants qui jettent des pierres ou 
des bitons, et m~me les animaux peuvent rayer et endommager les 
murs de terre, surtout ceux qui ne sont pas stabilis6s. Si cela se 
produit dans le voisinage ou dans la r6gion, il faut poser un enduit 
sur les murs non stabilis~s. La plupart des murs stabilis6s ont une 
resistance suffisante par eux-m~mes. 

PRIX DES REVETEMENTS EXTIRIEURS. - Comme ]a
plupart des enduits contiennent un stabilisant, il faut savoir s'il vaut 
mieux utiliser cc stabilisant dans le rev6tement ou dans le mur lui
m~me. En g6ndral il faut moins de stabilisant pour le rev~tement que 
pour l'ensemble des murs. Cependant ]a pose de l'enduit, puis ses 
r6parations, n6cessitent un surcroit de temps et d'argent. A moins 
qu'on ne puisse s'en tirer avec une mince couche d'enduit i bon 
march6, le prix global sera sensiblement Ic m~me que l'on choisisse 
de poser un rev~tement ou de stabiliser le mur. 

TYPES DE REVETEMENTS. - I1 existe quatre typcs princi
paux d'enduits : 

(a) les mortiers 
(b) les coulis; 
(c) les enduits pelliculaires;
(d) les produits chimiques sp~ciaux.
Les moriers se posent sur le mur en couches assez 6paisses 

(environ 12 mm). Voici un mortier de haute qualit6 qui a donn6 de 
bons r~sultats sur les maisons de terre : 
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1 partie de ciment Portland; 
4 A 5 parties de sable propre;
]a quantit6 d'eau necessaire pour obtenir une bouiilie 6paisse; 
On ajoute un peu de chaux s'il est difficile d'6taler le mortier. 
On pose deux couches successives de cet enduit, chacune d'envi

ron 6 mm d'6paisseur. On mouille le mur puis on jette ]a premire
couche sur le mur avec une grosse brosse. Ceci assure la liaison 
avec le mur tout en laissant une surface assez rugueuse pour l'accro
chage de la seconde couche. On laisse vieillir cette couche pendant 
au moins 12 heures (davantage dans les r6gions humides) avant de 
poser la seconde couche. On peut brosser la seconde couche comme 
la premiere, mais si on dt~sire avec une surface lisse, on ]a pose 
avec la truelle m6tallique. Les surfaces rugueuses se craqt'lent moins 
facilement et ont g6ii6ralement un aspect plus agr6able. 

On ne doit pas poser de mortier sur un mur chauff6 au soleil;
il faut attendre qu'il soit "il'ombre. Lorsqu'on a termin6 une portion
du mur, on ]a couvre et on la maintient humide pendant un jour ou 
deux, jusqu' ce que le ciment ait durci. 

II ne faut utiliser les mortiers que sur les murs tr~s stables. Se 
rappeler que les murs qui contiennent beaucoup d'argile gonflent et 
font craquer le rev~tement. 

On peut faire des mortiers A bas prix en m~langeant de ]a
terre avec de l'eau. C'est cc qu'on appelle Ics mortiers Dagga. S'ils 
sont faits avec l'argile convenable et suffisamment de sable ils peuvent
6tre aussi bons que les autres. Ceux de bonne qualit6 contiennent 
g~n6ralement environ deux parties de sable pour une partie d'argile.
Les mortiers Dagga ne durent pas s'ils contiennent trop d'argile, ou 
une agile inad6quate, ou encore s'ils sont trop mous. Les lat6rites rouges
et brunes des tropiques font d'excellents mortiers Dagga.

On peut am61iorer les mortiers Dagga en y ajoutant un stabilisant. 
La chaux et le ciment conviennent bien. On essaiera une partie de 
chaux ou de ciment pour 9 parties de terre. On peut 6galement
utiliser les asphaltes pour imperm6abiliser les mortiers Dagga, mais 
cela ne les durcit pas, et peut leur donner une couleur trop fonc~e 
pour que ]a maison ait bel aspcct. On peut encore choisir certains 
stabilisants cit6s au chapitre III. On les essaiera sur une petite portion
du mur ou sur des blocs d'essai pr6par6s avec le m6lange de sols. 
On surveillera I'apparition de fissures au cours du s6chage.

On applique en g~ndral les mortiers Dagga .i la truelle, en 6pais
seur d'environ 12 mm, sur le mur mouill6 au pr6alable. On bouchardera 
Ia surface, ce qui aidera "t6viter la formation de fissures pendant
le s6chage. 

Les coulis sont des m6langes d'eau et de ciment ou de chaux. 
On les je'te AiIa brosse sur les murs, en couches minces, comme de 
]a peinture. Les meilleurs peuvent durer 5 A 10 ans. 

Certains coulis, parmi les meilleurs, contiennent des quantit~s
6gales de ciment et de chaux, plus I'cau n6cessaire pdur obtenir un 
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auliquide 6pais. En ajoutant un peu de sable propre et fin, on donne 
coulis une consistance granuleuse. 

On mouille le mur de terre avant l'application de l'enduit. Puis 
on jette "tla brosse deux couches, at intervalle de 24 heures. 11 faut 
remuer le coulis pendant l'op6ration pour 6viter qu'un des constituants 
ne se depose au fond du rcipient. 

Les coulis sont des enduits 6conomiques, mais le mur doit convc. 
nir "tleur utilisation. Un mur qui r~tr~cit et gonfle craqu~le et les 
effrite. 

Les enduits pelliculaires, ou peintures, sont de bons enduits pour 
certains murs. Les meilleurs sont ceux h.base de ciment. lls sont plus 
durs et durent plus longtemps que les coulis au ciment pur. Les 
peintures actuelles i l'huile et A l'aluminium ne tiennent pas sur 
les maisons de terre. 11 se peut cependant que l'on en mette au 
point d'autres aussi bonnes que les enduits au ciment. 

ici une liste des enduits pellicu11n'est pas possible de donner 
utilis~s deslaires existant dans le commerce qui peuvent 6tre pour 

maisons de tetic, car ilsne sont pas distribu~s partout. Si l'on veut 
un essai, voir le vendeur le plus proche, et lui demander unefaire 

produit. Puis examiner comdemonstration et des 6chantillons de son 
ment celui-ci se comporte sur des blocs d'essai fabriqu~s avec le 
milange de terre dont on dispose. On fera l'essai d'arrosage sur les 

si on a le temps, on laissera les blocsblocs compl~tement enduits et, 
au dehors exposes aux intemp6ries. Les r6sultats obtenus renseigne
ront sur l'efficacit6 du produit. 

On peut faire soi-meme un enduit pelliculaire au ciment, mais 
cela demande plusicurs produits chimiques. Voici une formule qui 
a W utilisde : 

I partie de starate de calcium (en poudre); 
2 parties de chlorure de calcium (en poudre); 
50 parties de ciment Portland; 
25 parties de sable propre et fin. 
On malaxe les ingredients pour obtenir un m~lange homog~ne. 

Puis on ajoute 50 parties d'eau et on remue avec une spatule jusqu'i 
obtenir un produit de consistance cr~meuse. 

melange it travers un grillage fin (moustiquaire)On tamise le 
pour 6liminer les grumeaux et les grosses particules. 

Si l'on veut un enduit blanc, on prendra du ciment Portland 
blanc. Pour les autres couleurs on ajoutera 3 ou 4 parties d'un pigment 
ea poudre (oxyde). 

sur leOn jette l'enduit en deux couches avec une grosse brosse 
mur mouill6 au pr~alable. On ne travaillera que sur les murs at 

l'ombre, et on maintiendra ia surface fraiche I6g~rement humide de 

faqon que le ciment ne durcisse pas trop vite. I!faut attendre au 
moins 12 heures entre la pose des deux couches. 

Seule la seconde couche a besoin d'Etre colore. On peut la jeter 
sur le mur A la brosse ou au balai comme la premiere pour obtenir 
un grain de surface agr~able. 
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Les peintures Aila chaux, m6langes de chaux et d'eau, peuvent 
amdliorer l'aspect des murs de terre. Mais elles ne procurent que 
peu ou pas de protection contre 'eau et l'Hrosion, et ne durent 
que peu de temps. Cependant elles sont bon march6 et faciles A appli
quer avec une grande brosse. 

On peut preparer une peinture ii base de chaux qui protege 
un peu de l'eau avec les ingredients suivants 

6 litres de chaux vive; 
14 litres d'eau ; 
250 grammes de suif fondu. 
On fait bouillir 1'eau dans un grand bidon, on ajoute la chaux, 

t on agite bien. Puis on ajoute le suif fondu au melange en 6bullition 
et on agite de nouveau. 

On jette le m6lange avec une grosse brosse. S'il est difficile 
6taler on peut ajouter un peu d'eau. 

Cette peinture 'i la chaux vive dure environ un an sous la plupart 
des climats. 

Certains produits chimiques, que l'on applique comme de la pein
ture, font de bons enduits. L'un, qui a 6td cit6 au chapitre III, est 
un melange de une partie de silicate de sodium (400 Baum6) et trois 
parties d'eau. On brosse la solution dans le mur avec une brosse tr~s 
dure pour obtenir une bonne p~n~tration. On applique deux couches 
t quelques minutes d'intervalle. L'addition d'un produit mouillant "t 

la solution facilite la p~n~tration du liquide dans certains murs. 
La seule faqon de savoir si un produit chimique donnera de bons 

rdsultats est de l'essayer. On ex~cutera les essais d'arrosage et d'expu
sition aux intempdries sur des blocs d'essai fabriqu~s avec le m6langc 
de terre que 'on utilise. 

PREPARATION DE LA SURFACE. - Les enduits pos6s sur 
une surface mal pr~parde s'effritent rapidement. Avant qu'on ne puisse 
appliquer un enduit quelconque, il faut que le mur soit sec dans toute 
sa masse. Avec des parpaings ayant subi Ia cure voulue, cela peut 
ne prendre que quelques semaines, le temps que le mortier de scelle
ment sche. C'est beaucoup plus long pour la terre dam~e, les boules 
de terre, ou la terre qu'on colic sur un clayonnage. Dans les regions 
pluvieuses il peut arriver que les murs soient endommag~s avant qu'ils 
n'aient sdch6 suffisamment pour qu'on puisse poser 1'enduit. Si cela 
risque de se produire, on utilisera le stabilisant dans le mur, de sorte 
que celui-ci soit protWg ds sa construction. 

Lorsque lc mur est entiirement sec, il. faut brosser ou balayer le 
mur pour enlever Ia poussi~re. Avant d'appliquer les coulis ou les 
mortiers, on mouille l~girement le mur. II est bon d'6taler sur le mur 
une fine couche d'un lait de ciment Portland et d'eau pour faciliter 
I'accrochage de I'enduit. 

ARMATURE. - Pour renforcer les mortiers et am6liorer leur 
liaison avec la terre du mur, il faut utiliser une armature en fil de 
fer. Le grillage de cl6ture (voir figure 91) .convient bien. On fixe 
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FIG. 91 

solidement le grillage au sommet du mur, en 'encastrant dans le dernier 
joint de mortier, ou entre le chainage et le sommet du mur. Pour les 
maisons A toit de terre er. terrasse, on fixe le grillage en le faisant 
passer autour de la rangee terminale de blocs, puis on lc replie le 
long du mur. La figure 65 illustre cette mdthode. 

L'armature doit se prolonger dans les encadrements de portes et 
fen~tres, de faqon que I'enduit soit partout renforc6 (fig. 92). On ]a 
cloue au mur tous les 15 ou 20 cm. Le mieux est d'utiliser des clous 
sp~ciaux ii surface rugueuse. 

Lorsque l'on pose deux couches de mortier, on jette la premiere 
couche ii travers le grillage. Ceci amdliore la liaison entre le mur et 
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FIG. 92 

le mortier, ct laisse l'armature sensiblement au milieu de I'Npaisseur 

du revtement. 
ne dispose pas de grillage en fil de fer, on peut

Lorsqu'on vides jointsen laissant des dans les
am~liorer la liaison avec le mur 

peut aussi fichcr des 6clats de pierre ou de
de mortier verticaux. On 

adhrer les rev~tements 6pais
bton dans le mortier frais pour faire 
(voir chap. X et fig. 63). Pour les murs en 	 terre dam~e, on perce des 

et on y enfonce des clous 
trous peu profonds tous les 15 ou 20 cm, 

de la surface ext~rieure du mur.
jusqu'i ce que leurs tetes soient it ras 

tous les 15 At20 cm
On peut dgalement creuser de longs sillons 

sur le mur.
 

enduits au mortier sont ceux
On se rappellera que les meilleurs 

si l'on peut.
qui sont renforcs par du grillage. On en 	 posera done 



ANNEXE A
 

LIMITES D'ATTERBERG POUR LES SOLS 

Les essais d'Atterberg, d'utilisation simple et ginirale, permettent de savoir 
si le sol contient beaucoup d'argile, et si la presence de cette argilc nuit hs 
]a qualiti du sol. II y a deux essais hs exicuter : la mesure de ]a limite de 
liquiditi, et la mesure de ]a limite de plasticit6. De ces deux limites on dduit 
cc qu'on appelle rindice de plasticiti (on peut aussi utiliser la mesure du 
retrait d'un barreau pour connaitre cet indice). 

Ces essais n6cessitent un certain materiel ad hoc. et un peu d'exp6rience. 
On peut les faire soi-meme si I'on est soigneux, mais il vaut mieux qu'ils soient 
exicutis par quelqu'un qui en a rhabitude. 

f)., dunne ci-dessous la liste du materiel commun A ces essais. Les 
accessoires sp~ciaux i chaque essai sont indiquis en mime temps que le mode 
op6ratoire. 

MATIRRIEL 

1. RkIpient plat. - Un recipient rond, ii fond lisse, d'environ 120 mm 
de diam.tre sur 40 mm de haut. 11est pr6fdrable que P'intrieur soit lisse. 
On peut utiliser ce que les chimistes appellent un cristalloir. 

2. Spatule. Une spatule is lame souple denviron 10 cm de long sur 
2 cm de large. 

3. Balance. - Une balance de portde 100 g au moins et de sensibilit6 
0,1 g ou mieux (0,01 g si possible). 

4. Etuve. - Une ituve de sichage pouvant 6tre maintenue h"une templ
rature de 130"C donc Igirement suporieure h la temp~rature d'6bullition de 
i'eau. L'etude doit comporter des ouvertures permettant la circulation de rair 
chaud. 

5. Boiles. - Quelques boites Idgires en mtal, avec des couvercles fermant 
bien, telles que des petites boites is pilules en aluminium ou fer 6tam6. On 
peut utiliser des verres de montre d'environ 50 i 60 mm de diamctre. 

6. TMunis. - Un tamis de maille n 40 (am~ricain) ou n" 36 (anglais). 
On peut se passer de tamis, mais il vaut mieux en avoir un. 

7. Fiches. - On notera les renseignements recucillis aux cours des essais 
sur des fiches de modile quelconque. 



146 	 BATIR EN TERRE 

IfCHANTILLON 

L'chantillon qui doit peser environ 100 g (une petite poigne) est pr~lev6 

sur Ic sol i examiner. La totalit6 de l'chantillon doit passer A travers le tamis 

dicrit plus haut et dont les mailles ont environ 0,4 mm de c6t6. Si lon n'a 

pas de tamis, on triera it la main tous les grains de plus de 0,4 mm, operation 
qui est plus facile lorsque le sol a 6t6 s~ch6 au soleil puis broy6 ati pr6alable. 

Si lon sait dijii que lon va utiliser un stabilisant. on I'ajoutera dans la 
proportion que ron compte incorporer aux murs de ]a maison. 

A. 	 LIMITE DE LIQUIDITIR
 
MAThRIEL SPECIAL
 

II faut tin outil special destind at creuser tine rainure dans l'dchantillon, 
rainure dont Ic fond doit avoir exactement 2 mm de largeur, et dont les 

flancs font tin angle de 60 degr6s avec rhorizontale. En 'absence de cet outil, 

on petit utiliser tine spatule, voire un couteati. 

Mode opiratolre. 

I. On met les trois quarts environ de i'Nchantillon dans le rdcipient plat. 
On ajoule de I'eati peti , peu, en remuant bien le mdlange ('eau doit Etre de 
bonne qualit6, de 'eau potable par exemple) jusqu'% obtenir une pfite 6paisse. 
II faut s'assurer que le mdlange est homogne, sans parties plus s~ches ou plus 
humides. 

2. On 6tale le mdlange en cotiche mince d'environ I cm d'6paisseur au 

fond du rdcipient. On divise cette galette en deux parties 6gales A l'aide de 

I'outil it rainurer. dont la pointe doit toucher le fond dti r6cipient, et que 
IFon ddplace en le maintenant perpendiculairement it cc fond. On creuse 
ainsi tine rainure en V dont le fond plat a 2 mm de large. En procddant 
comme indiqu6 on risque de mettre en miettes les sols tr s sableux. Dans cc 
cas on fera la rainure en plusieurs fois. jtisqu'a cc que l'on voie le fond du 

rdcipient. Si l'on ne dispose pas de I'otitil spdcial, on creusera soigneusement la 
rainure avec tin couteau oti tine spatule. II faut que le fond de la rainure ait 
2 mm de large. et que les flancs soient a 60 degrds de 'horizontale. 

3. On tient fermement le rdcipient dans une main, la rainure se trouvant 
dans I'alignement du regard, puis on tapote Idg6rement et horizontalement le 
rdcipient contre l'int6rieur du poignet de i'autre main. et ceci dix fois. Lamplitude 
dti mouvement doil Eire de 25 ii 40 mm. et la main contre laquelle on frappe 
reste immobile. Si la quantii6 d'eau est exactement celle qu'il fatit, les flancs 
de la rainure, apr~s cette opdration. se touchent dans le fond stir tine longueur 
d'exactement 13 mm. S'il faut plus de 10 coups pour y arriver, le sol est trop 
sec. et on ajoutera tin peu d'eau. S'il en faut moths, le sol est trop humide, 
et on le fera sdcher en le remuant pendant un moment. ou en ajoutant tin peu de 
sol sec. 

4. Lorsque l'on a amen6 l'humidit6 it sa valeur voulue, c'est-it-dire 
que la rainure se ferme de 13 mm en 10 coups. le sol est i ]a limite de 
liquidit6. On prdlvera avec la spatule tin petit ichantillon du sol it 1'endroit 
ob la rainure s'cst ferme (on prendra un 6chantillon plus gros si la balance n'est 
sensible qui't 0.1 g). On met rHchantillon dans une des bohies et l'on pdse rapi
dement le tout avant que 1'eau nait eu le temps de s'6vaporer. Si la boe a un 

couvercle, on le mettra en place pour empacher rNvaporation pendant la pesde. 

5. On note le poids de ]a boite et du sol sur la fiche. gn face de W,. 
Puis on introduit la boe avec le sol dans I'itive i 110 "C. jusqu' cc que le 
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sol 	soit sec. Ceci peut prendre 8 A 10 heures, parfois moins. On surveillera 
le sechage en pesant A"plusieurs reprises. Lorsqu'on est A poids constant, c'est 
que 	 le sol est sec. Puis on note le poids de ]a boite et du sol sec sur la fiche 
en 	 face de l'indication W-. II faut connaitre 6galement le poids de la boite. 
propre et sche, soit W. 

Calculs. 

La 	 limite de liquidit6 est donn~e par la formule 

voids d'eau
 
limite de liquidit6 = x 100
 

poids du sol sec
 

W 1 -W.,
 
soit x 100. 

W., W.
 

Pricautions A prendre. 
I. S'assurer que ron n'a utilis6 pour I'essai que du mat~riau passant 

A travers le tamis n' 40 (grains inf6rieurs it 0.4 mm). 
2. Pour obtenir les meilleurs r~sultats, ilfaut m~langer complitement I'eau 

et le sol. 11 faut 6galement frapper le rdcipient contre la main de la mime 
fagon pour tous les types de sol. 

3. II ne faut pas secouer ou faire vibrer le recipient apr~s avoir trac6 ]a
rainure et avant de donner les 10 coups. 

4. Une fois la rainure ferm~e, pr~lever I'chantillon et le peser rapide
ment pour 6viter des pertes d'eau. 

B. 	 LIMITE DE PLASTICITE
 
MAT19RIEL SPECIAL
 

La seule chose particulire qu'il faille est une surface sur laquelle on 
puisse rouler rNchantillon de sol. Une plaque de verre ou une feuille de 
papier glac6 conviennent bien. 

Mode opiraloire. 

1. Prendre une partie de rNchantillon de sol sec, et ajouter de 1'eau. Nh Ian
ger soigneusement en comprimant et en p~trissant la terre entre les doigts et 
les paumes. La teneur en humidit6 est A peu pris correcte lorsque lon peut
facilernent faire une boulette sans que la terre ne colle aux doigts. 

2. Rouler la terre entre les paumes jusqu'h obtenir un rouleau d'environ 
5 ,.n de long et 6 mm de diamtre. Puis on pose cc rouleau sur ]a
plaque de verre ou ]a feuille de papier. En le roulant avec la paume on en 
fait un cordon comme celui de Ia figure 9. Si le sol colle au verre ou au 
papier, c'est qu'il est trop humide, et ilfaut lesdcher un peu. 

On exerce avec ]a main une pression juste suffisante pour que le cordon 
s'amincisse progressivement jusqu'i atteindre un diamltre de 3 mm. On examine 
si le cordon se casse ou s'effrite au moment precis o6 ilest descendu it 3 mm. 
Si lecordon se casse avant, c'est qu'il est trop sec. On milange soigneusement 
un peu d'eau et on recommence. Si on peut obtenir tin cordon de moins de 
3 mm de diamitre, on en refait un rouleau plus gros et on recommence, car 
leroulage le fait sdcher. Lorsqu'il est juste de la consistance voulue, le cordon 
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sous la main en morceaux d'environ 12 mm de
de 3 mm se casse ou seffrite 
long. 

et les boite.3. On rassemble les morceaux du cordon, on met dans une 

On 	 p~se le sot avec ]a boite, on appelle ce poids WI et on le note. Puis 

le sot dans l'6tuve h I10OC pour enlever toute i'eau. On p~se le sot 
on sche 
sec avec sa boite, et on note Ic poids W. I! faut aussi conna'tre le poids W, 
de la boite vide. 

Calculs. 
La limite 	de plasticit6 est donne par la formule 

poids d'eau 
X 100limite de plasticit6 = 


poids de sol sec
 

W i - W,
 
x 100. 

W., - We 

C. INDICE DE PLASTICIT 

On obtient l'indice de plasticit6 en retranchant la limite de plasticit6 de 

la limite de liquidit6, soit 
limite de 	plasticit6.indice de 	plasticit6 = limite de liquidit6 -

E&SAI DE RETRAIT 

connaitre facilement l'indice de plasticit6
L'essai de retrait permet de 

d'un sol, et donne 6galement d'autres indications tr s utiles. Son avantage parti

pas de balance. II faut cependant un moule 
culier est qu'il ne n6cessite 
spcial.
 

Cet essai n~cessite un moule mdtallique special, 
 en 
Materiel 	 spcial. 

d'envirecommand6es sont
forme de 	 boite sans couvercle, dont les dimensions 

125 mm longueur sur mm de largeur et de profondeur.ron de 20 

Mode oporatolre. 
comme pour la mesure de la limite

I. On prepare l'ichantillon exactement 
peu plus 	d'eau de faqon que, par exemple, si 

de liquidit6, mais en utilisant un 
l'on creuse rainure en V comme expliqu6 i4 propos de la deuxiime phase

une 
cette se d'environ 5 coups du 

de 'essai en question, rainure ferme au bout 
melange est alors parfaitement dose.

rcipient sur l'int~rieur du poignet. Le 
de graisse

2. On enduit les parois intirieures du moule d'une fine couche 
le sol de coller au moule pendant le sichage. 

ou de vaseline, pour empicher 
tiers de sa hauteur. On remue

On remplit le moule avec le sot humide au 
le moule, ou on le tapote sur nne pile de journaux de fagon is

doucement 
couche lisse et Aschasser les bulles d'air ind~sirables. On

6taler le melange en 
remet de la terre, et on remue les couches, jusqu's ce que le moule soit plein. 

une baguette bien droite.
On racle 	 la terre en excis au-dessus du moule avec 

3. On fait s6cher le barreau de terre. Pour i'emp~cher de se fissurer, on le 
un jour. Puis on le met

fait d'abord s~cher 4 la temprature ambiante pendant 
1100C jusqu'h s~chage complet. On mesure avec pr6cision la

dans I'stuve i 

longueur du barreau de terre shche, ainsi que celle du moule.
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Calculs. - Le retrait du barreau se calcule comme suit : 
longueur du barreau humide - longueur du barreau secretrait = X 100. 

longueur du barreau humide 

RESISTANCE DU SOL DE FONDATION (argiles). - Quelle est ]a soli
dit(6 du sol de fondation? Quelles doivent 6tre ia largeur et '6paisseur de ]a 
semelle de bdton ou ciment Portland? 

Pour connaitre les r~ponses hs ces questions, il faut avant tout mesurer 
la resistance du sol de fondation qui se trouve sur le lieu ob l'on construira 
la maison. II faut creuser plusieurs fosses analogues is celle de la figure 93, 
et dans chacune on d(coupeia un petit bloc de terre que l'on taillera au couteau 
pour 	 l'amener exactement aux dimensions indiqudes. On essaiera ces blocs A 
l'aide 	 de I'appareil i levier de ]a figure 94 que l'on pourra construire is cet 
usage. On appuie au point A avec l'index. Si le bloc s'dcrase, le sol de fonda
tion est tr~s mou, et ilne faudra pas construire sur lui de maison importante.
Si le 	 sol ne s'6crase pas lorsque ]'on appuie au point A, ilprdsente tine certaine 
rdsistance et on continue 'essai en appuyant au point B. Si on peut 6craser le 
bloc en appuyant avec un doigt au point B on saura que sa rdsistance est 
supirieure it celle d'un bloc n'ayant pas rdsist6 i une pression en A, et l'on 
on consultera le tableau 4 is ]a colonne A et is ]a ligne correspondant au type de 
la maison que I'on compte construire. On trouvera ainsi ]a largeur et l'6pais
seur de la semelle continue de bdton. Si lebloc rdsiste i ]a pression B, on 
essaie 	 en C. Si le bloc s'6crase, on utilisera ]a colonne B du tableau, et ainsi de 
suite. 	 II existe des argiles qui rdsistent meme quand on appuie is I'extrdmit6 du 
levier. On a affaire is un sol tr~s rdsistant et on pourra utiliser les dimensions 

/'75
 

150 

FOND DES FOUILLES DE FONDATION 

93. 	 Ddcouper dans le sol de jondation tine teile jprouvette et mettre 
le sommet et le bas d'equerre, 
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4 exercerE. On doit arriver, en appuyant avec le doigt,
donn~es h la colonne ou d'une balance. 
une force de 8 h 9 kg. On vrifiera A 'aide d'une bascule 

force de 4 hi 5 kg on utilisera des semelles de 
Si l'on n'arrive qu'h exercer une 

choisie autrement.la taille au-dessus de celle qu'on aurait 

IAPPUYER 
I

AVEC UN DOIGT / 

B5OX10OXIBOO 

EPROUVETTE 75 

I AILLE DE 

LEPROUVETTE 

i levier pour I'essai des sols.94. Appareillage simplifi 



FORMULES UTILES 

Surface du cercle (7c- 3,14; r = rayon) .............. 


Surface du triangle (h = hauteur; b = base) ............ 


Surface du rectangle L = longueur ; I = largeur) ........ 


Volume d'un bloc (parall~lipipide rectangle de c6t~s a, b, c) 

Densit6 d'un bloc (M = masse en g; a. b. c, longueur des 
c6t~s en cm) ...................................... 

Volume du cylindre (h = hauteur ; r = rayon) .......... 


Densit6 d'un cylindre (M = masse en g .................. 


r = rayon en cm,h = hauteur en cm) ................. 


Resistance 4 la compression (P = charge de rupture en kg; 
A = surface en cm2 de la section droite de rdchantillon) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
en kg/cm 2 

Teneur en humidit6, h (W1 = poids du sol humide, W. 
= poids du sol sec) .................................. 

Indice de plasticit6 (L.L. = limite de liquidit6; P.L. = limite 
de plasticit6) ........................................ 

CONVERSION DES POIDS ET MESURES 

LONGUEURS
 

Unitis mtriques Unitis anglalses 
I mitre 1,094 yard 
I mitre 3,281 pieds 
I mitre 39,37 pouces 
0,914 mitre 1 yard 
0,305 mitre 1 pied 
I centimetre 0,394 pouce 
2,540 centimitres I pouce 

6 

27r X r

h X b 

L X I 

a x b X c 

M 
ax bx c 

2 X hr

M 

1r 2 h 

P 

A 

W,  w . 
h= 

W.
 

L.L. - P.L. 
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SURFACES 

pouce carr6 
6,452 centimitres carris 	 1 pouce carr6 

I pied carr6 

I centimitre carr6 	 0,155 

0,093 mitre carr6 
1 metre carr6 10,764 pieds carris 

VOLUME 

I centimitre cube 	 0,061 pouce cube 
16,387 centimitres cubes I pouce cube 
I mitre cube 35,314 pieds cubes 
0,028 mitre cube I pied cube 
3,785 litres 1 gallon (anglais) 

0,264 gallonI litre 
1 litre 1,057 quart 

1 quart0,946 litre 

MASSE 

2,205 livres1 kilogramme 
0,454 kilogramme 1 livre 
1 gramme 0,0353 onve (av.) 
28,349 grammes I once (av.) 

Rapports en unit~s anglalses 

12 poucesI pied 
I pouce0,0833 pied 

1 yard 36 pouces, 3 pieds
 
I pied carr6 144 pouces carrds
 
I yard carr6 9 pieds carr~s
 

I pied cube 1728 pouces cubes
 
1 yard cube 27 pieds cubes
 
1 gallon 0,1 337 pied cube
 
1 pied cube 7,481 gallons
 
I livre 
 16 onces 

2 000 livresI tonne 

Rapports en unilks mitrlques 

I mitre 100 centimtres, 1 000 millimitres 

I mitre carr6 10000 centimitres carr~s 
1000000 centimitres cubesI mitre cube 
1 000 grammes1 kilogramme 



GLOSSAIRE 

de 	 sol.1. 	 Adsorption : Pntration d'eau ou de liquide dans la masse 

2. 	 Adobe : Sol argileux qui, m6lang6 h de l'eau jusqu'h obtenir une consis

tante plastique (parfois avec un liant mcanique), peut 6tre utilis6 pour 

la construction, habituellement sous forme de parpaings. 

3. 	 Adobe A couler : M61ange d'argile de terre et d'eau. assez liquide pour 

qu'on puisse le couler dans des moules. On laisse ensuite scher. La coul6e 

peut se faire en une operation sur toute la Iongueur du mur, ou progres

sivement en faisant monter le coffrage. On encastre souvent des pierres 

dans le mur. 
4. 	 Analyse granulomitrique : D16termination de la distribution de la taille 

des particules d'un mat~riau. 

5. 	 Angle : Figure g~omdtrique forme par l'intersection de deux lignes. 

L'angle 	 est droit si les lignes se coupent a 90 degr~s. 
gradu6 et6. 	 Ariomitres : Appareil de mesure, constitu6 par un flotteur 

6talonn6, qui sert a mesurer la densit6 des liquides. 

7. 	 Arglles : Sols granuleux les plus fins, composds de particules aplaties de 

taille infdrieure i 0,002. 
8. 	 Armature : Matdriau tr~s rdsistant, en gdndral barres ou fils d'aciers, que 

la solidit6 de lal'on incorpore dans la terre compactde pour augmenter 

construction.
 

9. 	 Azaras : Latter ddcoupdes dans des troncs de palmiers, que a'onutilise 

pour 	 renforcer I- mdlange de terre dans la construction des planchers et 

toits plat. c,u en voOte, dans les r6gions arides d'Afrique Occidentale.des 

Elles ont environ 2,50 m de long.
 

10. 	 Bauge : M6lange de terre argileuse et de pailles, utilisde pour monter des 

murs entre banches (frangais). 

II. Cajon : Type de construction en terre dans laquelle 	 on construit des 

panneaux avec un mdlange de terre argileuse de consistance convenable, 

panneaux qui sont supportds par une charpente (espagnol). 

12. 	 Cendres volantes : La fraction la plus fine des scories laissdes par la combus

tion de Iahouille ou du lign'te. 

13. 	 Chaises : Planches horizontales clou~es sur des piquets enfoncds dans le sol. 

Elles 	servent ii fixer les cordes qui d6limitent les fouilles de fondation. 

sur treillis : Sur un treillis de branchage on colle une terre plastique,14. 	 Collage 
jusqu'h ce que tous les interstices soient remplis. 

15. 	 Cure : Pdriode au cours de laquelle l'action de Ieau sur le stabilisant d'un 

sol provoque la prise en masse, 
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en
16. 	 Damage : Tassement des particules du sol par des moyens m6caniques 

vue d'obtenir une masse plus compacte. 
le poids d'un volume donn6 de matiriau et celui

17. 	 Dfiut6 : Rapport entre 
d'un 	6gal volume d'eau. 

creusement ou percement d'une fraction
18. Echantillonnage : Pr6livement 	 par 

Egalement pr6l.vement
representative du sot naturel d'un endroit donni. 
d'une petite quantit6 reprisentative d'un mat6riau sur une quantit6 plus grande. 

d'asphalte : Asphalte en fines particules en suspension dans
19. 	 Emulsions 

i'eau, servant de stabilisant liquide pour les blocs de terre. 
assure la liaison de celui-ci 

20. Fondatlons : Partie infirieure 	 d'un bitiment qui 
avec lesot naturel.
 

qui 	 s'exercent entre les particules voisines
21. 	 Forces de cohislon : Forces 

d'un sol. 

LINTEAU 

1300 SUR LES OUVERTURES3 MORCEAUX DE 50 X 150 X 


DE 900 DANS LES MURS DE 150 ET 230
 

4 MORCEAUX DE CETTE TAILLE SUR LES 

LES MURS DE 300 ET 380OUVERTURES DE 900 DANS 

[ LINTEAU 

4 	 200 
1 

'w 900
 
Ili PORTE 
~- Ou FENETRE 

95. Linteau en bois. 
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22. 	 Indlce de plastlcit6 : Diffirence entre la limite de liquidit6 et la limite de 
plasticit6. 

23. 	 Lat&rite : Sol argileux produit par i'rosion des roches volcaniques sous l'effet 
du climat tropical. I1 contient surtout des argiles stables et des hydroxydes 
de fer et d'aluminium. 

24. 	 Linteau : Petite poutre surmontant l'ouverture d'une fen6tre et servant 
Asupporter ]a partie du mur qui est au-dessus de cette ouverture. 

25. 	 Limile de Hquidit6 : Taux d'eau, en pourcentage du sol sec, pour lequel la 
consistance du sol passe de plastique h liquide. 

26. 	 Limite de plastlet6 : Taux d'eau, en pourcentage de sol sec, pour lequel 
le sol passe de l'tat solide hsN'dtat plastique. 

27. 	 Limite de retralt : Taux d'humidit6, en pourcentage du sol sec, en dessous 
duquel une modification du taux d'humiditi ne provoque pas de changement 
de volume du sol. 

28. 	 Limon : Fraction la plus grosse des sols fins, en g~n~ral d~fini comme 
passant par le tamis U.S. no 200, mais de grains de diamitre sup~rieur 
A 0,005 mm. 

29. 	 Malsons en moffes de gazon : Maisons dont les murs et parfois les toits 
sont faits de mottes de gazon dru ddcoulkes en forme de parpaings. Le gazon 
est gdn~ralement h ]a partie infirieure du bloc en place. Ce type de construc
tion a &6 tris utilis6 au cours de ]a conqu~te des grandes plaines des 
Etats-Unis. 

30. 	 Montants : Elements de charpente d'un mur tels que planches ou poteaux 
de bois, poses verticalement pour supporter le poids du toit. 

31. 	 Monte d'eau par capillarit : Ph~nomine provoqu6 dans les terrains h grains 
fins par les forces naturelles qui prennent naissance dans les pores. 

32. 	 Mortler : Mlange plastique de sable, ciment et 6ventuellemnt argile, servant 
i lier entre eux les blocs utilis~s pour la construction. 

33. 	 Murs en boules de terre : Se construisent avec un melange assez dur d'argile, 
d'eau, et d'un peu de paille ou autre liant mdcanique. On monte les couches 
successives sans coffrage, en finissant les parois au fur et asmesure. On a 
6galement utilis6 dans ce genre de construction tin mclange de craie broyde 
et d'eau. 

34. 	 Palette : Petite planche plate servant i transporter les parpaings qui viennent 
d'atre moul~s. 

35. 	 Paralliles : Deux lignes droites, deux plans, ou une ligne droite et tin plan 
qui sont partout A la m me distance l'un de I'autre sont dits paralliles. Les 
paralliles ne se coupent pas. 

36. 	 Pente : Inclinaison d'un toit, exprim~e en g~nral par le rapport entre la 
difference du niveau qu'il pr~sente et ]a port~e horizontale dans le sens de 
la pente. Par exemple une pente de un tiers indique que pour trois mitres 
de distance horizontale le toit monte de un mitre. 

37. 	 Permeable : Se dit d'un sol qui laisse passer I'eau ou d'autres liquides. 
38. 	 Perpendiculaire ikune drolte : Ligne droite qui coupe la droite donne Aangle 

droit. 
39. 	 Pis : Terme frangais pour la terre dam~e. 
40. 	 Placage : Technique combinant le sol stabilis6 A la terre dame naturelle, 

et consistant Aposer une fine couche de sol stabilis6 au ciment le long de 
la banche externe (correspondant i la paroi extdrieure), le reste dtant cons
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titu6 par de la terre non stabilisie. On peut igalement utiliser cette technique 

four les parpaings. 
41. 	 Plasticili : Caractdristique d'un sol humide qui peut itre ddform6 et peut 

fait 	qu'un sol soit plastique indiqueconserver la forme qu'on lui donne. Le 

qu'il prdsente une certaine cohdsion et contient de Iargile.
 

d'argile 	 et de sable utilisds comme revetement42. 	 Plitres Dagga : Mdlanges 
de protection des murs, ainsi que mortier pour monter les murscomme 

en parpaings. On ajoute souvent un stabilisant.
 

43. 	 Poutre de chainage : Poutre horizontale, en bdton ou en bois, posde au 

sommet du mur pour le renforcer. Elle sert 4 rdpartir unifomdment sur le 

mur 	les charges transmises par les chevrons du toit. 
qui, sans 6tre en lui-meme un44. 	 Pouzzolane : Mdlange de fines particules 

combine it la chaux pour donner ciment.ciment, se 	 un 
A quatre c6tds dont les c6tds opposds sont parallles45. 	 Rectangle : Figure 

et les quatre angles droits. Les c6tis opposds sont 6gaux, mais pas ndces

sairement les c6ts adjacents. 
46. 	 Itisistance : Capacit6 d'un mat6riau A rdsister aux forces qui lui sont 

it la 	 rdsistanceappliqities. Dans le cas des sols on s'intresse normalement 
au cisaillement exprim~e en kilogrammes-force par centim tre carr6. 

4 la suite de i'dvaporation de47. 	 Retralt : Diminution du volume d'un matriau 
I'eau qu'il contient. 

48. 	 Sable : Fraction la plus fine des sols grossiers. C'est la partie qui passe au 

tamis U.S. n" 10 mais est retenue par le tamis n 200.
 

Slabilisant : Ingredient. tel que le ciment Portland, ia chaux, I'asphalte et
49. 	
divers produits chimiques, qui peut itre utilis6 pour stabiliser le sol. 

50. 	 Stabilisation : Amdlioration des propridt~s du sol par addition de matdriaux 
de cimenter le sol, de le rendre impermdable, ou d'enconvenables, en vue 


r~duire les variations de volume.
 
Tapla : Sorte d'adobe utilis6 dans certaines rcgions d'Afrique et Zila Trinit6,51. 	
dans lequel on utilise tine herbe fibreuse, souvent le %sporobolus indicus i, 

couple en petits morceaux, comme liant m6canique. 

52. 	 Taux d'humiditi : Quantit6 d'eau contenue dans tin mat6riau, exprime ici 

par le pourcentage d'eau en poids par rapport au sol sec. 

53. 	 Taux d'humidlti optimal : Taux pour lequel, sous tine action m6canique de 

tassement 	 donne, le matlriau prend la densit6 maximale. 
des mottes54. 	 Teronl : Type de construction voisin de I'adobe en parpaings et 

gazon. dans leqtiel on d~coupc des blocs herbeux dans les terrains mar6cade 
cageux. 	On fait vieillir ces blocs ati soleil avant de les utiliser. 

55. 	 Terre h darner : M4lange de sol argilo-sablonneux et d'eau, d'humidit6 assez 
le tasser entre des banchcs pour obtenir des mursfaible pour qu'on puisse 

d'un seul tenant, ou le mouler pour en faire des parpaings. Le damage peut se 
faire asla main ou is la machine. 

argileuse et de paille utilis6 pour ]a construction56. 	 Torchis : N1lange de terre 
par collage sur un support (frangais). 

57. 	 Tubali : Mot d'Afrique Occidentale pour les briques en forme de poire, 

que 'on fabrique a la main avec un mdlange de terre argileuse, d'eau et 
dherbe fraiche ou sdchde coupe en petits morceaux. On pose les tubalis, 

leur partie la plus large vers le bas, dans un lit de mortier, 5 3, 4 ou plus 
c6te it c6te. On pose ceux des ranges successives de faqon que leur base 

de ceux de la couche prdcddente.vienne s'insrer en les sommets 
Poutres utilisdes comme supports pour la coinstruction des toits58. 	 Vigas : 


en terre.
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