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	1. CHAPITRE 7 :
L’ETUDE  DES ASSEMBLAGES
1
Année Universitaire : 2019/2020
 


	2. 2
1- GENERALITES
1-1-Rôle des  assemblages :
 


	3. 3
Les principaux modes  d’assemblage sont :
- Le soudage
- Le boulonnage
qui correspondent à deux types de fonctionnements distincts : Obstacle
et /ou adhérence.
Fonctionnement par obstacle:
C’est le cas des boulons ordinaires, dont les tiges reprennent les efforts
et fonctionnent en cisaillement.
Fonctionnement par adhérence:
Dans ce cas, la transmission des efforts s’opère par adhérence des
surfaces des pièces en contact. Cela concerne le soudage, le boulonnage
par boulons Haute Résistance.
1.2.Fonctionnement des assemblages :
1- GENERALITES
 


	4. 4
les Anciens ont  coutume de dire :
‘’qu’une charpente sous-dimensionnée, mais correctement
assemblée, est préférable à une charpente correctement
dimensionnée, mais mal assemblée’’.
Il faut assurer, au travers de l’assemblage, la transmission parfaite des
forces afin de ne pas créer d’efforts ou des moments secondaire
parasites. Pour cela , quelques précautions élémentaires sont à prendre :
1.3. Précautions Constructives :
1- GENERALITES
 


	5. 5
En effet, dans  le cas de la figure 1, la dissymétrie crée un moment de
flexion parasite et l’assemblage se déforme, comme le montre la figure
3.
 Il faut proscrire tout assemblage par recouvrement simple (figure1) et
utiliser un assemblage symétrique par double couvre-joint (figure 2)
1- GENERALITES
1.3. Précautions Constructives :
Figure. 1 Figure. 2
Figure. 3
 


	6. 6
Les assemblages peuvent  être classée en fonction de :
 Leur rigidité.
 Leur résistance.
• Un assemblage de type articulé doit être capable de transmettre les efforts
calculés lors de leur conception ainsi que d’accepter les rotations qui en
résultent.
1.4.1. Classification par rigidité :
A- Assemblages désignés comme articulations
B- Assemblages rigides
• Un assemblage peut être considéré comme rigide si sa déformation n’a pas
d’influence significative sur la répartition des efforts et des moments dans la
structure , ni sur la déformation d’ensemble de celle-ci.
1- GENERALITES
1.4. Classification des Assemblages :
 


	7. 7
La capacité de  rotation d’un assemblage de type articulé doit être suffisante pour
permettre la formation de toutes les rotules plastique nécessaire sous les charges
de calcul.
1.4.2. Classification par résistance :
A- Assemblage de type articulé
B- Assemblage à résistance complète
On peut considérer qu’un assemblage est à résistance complète si sa résistance
de calcul est au moins égale à la plus grande des résistance des éléments
structuraux connectés.
1- GENERALITES
1.4. Classification des Assemblages :
 


	8. 8
2- LES ASSEMBLAGES  BOULONNÉES
Figure. 5: Exemples d’assemblages boulonnés
Figure. 6: Vérification à effectuer pour le dimensionnement des boulons
 


	9. 9
2- LES ASSEMBLAGES  BOULONNÉES
2.1. Dispositions constructives
2.1.1 Positionnement des boulons
Ils sont réglementés par l’Eurocode 3, La distance entre axes des boulons ainsi
qu’entre axes des boulons et bords des pièces (pinces) sont limitées par :
- Des valeurs minimales:
• Pour faciliter la mise en place des boulons,
• Pour permettre le passage des clés,
• Pour éviter le déchirement des tôles.
- Des valeurs maximales :
• Pour conserver un bon contact entre les pièces assemblées (ce qui augmente le
frottement et limité le risque de corrosion.
• Pour éviter des assemblages trop longs
Figure. 7
 


	10. 10
2- LES ASSEMBLAGES  BOULONNÉES
2.1. Dispositions constructives
2.1.2. Effet de la longueur de l’assemblage
L’étude des assemblages sollicités au cisaillement a mis en évidence l’influence de
la longueur de l’assemblage sur la charge de ruine. Les plus grandes déformations
se situent aux extrémités de l’assemblage. Les boulons des extrémités sont donc
plus sollicités que les boulons centraux.
Figure 10. Schéma de la répartition effective des efforts repris par chaque boulon
 


	11. 11
2- LES ASSEMBLAGES  BOULONNÉES
2.1. Dispositions constructives
2.1.2. Effet de la longueur de l’assemblage
Tous les boulons d’un assemblage sollicité au cisaillement ne transmettent pas
la même charge. Lors de la vérification d’un assemblage dont la distance entre
le premier et le dernier boulon d’une tôle dépasse 15 fois le diamètre d du
boulon, on tiendra compte ce phénomène en multipliant la résistance ultime
théorique par un facteur de réduction donné par :
Figure 11. Loi de réduction pour le calcul de la résistance ultime d’un assemblage
 
 
1 15.
200.
l d
d
   

Avec : 0,75 1

 
 


	12. 12
2- LES ASSEMBLAGES  BOULONNÉES
2.1. Dispositions constructives
2.1.3. Section Nette-Ligne de rupture
La section nette Anet est la section qui présente la plus courte ligne du rupture.
Elle est, bien sure, inférieur à la section brute A et dépend du nombre de trous
qu’elle traverse et de leur disposition.
Figure 12. Définition de la section brute A et de la section nette Anet
 


	13. 13
2- LES ASSEMBLAGES  BOULONNÉES
2.1. Dispositions constructives
2.1.3 Classes des Boulons
Figure 12. Caractéristiques mécaniques des aciers pour boulons
 


	14. 14
2- LES ASSEMBLAGES  BOULONNÉES
2.2. Dimensionnement des boulons ordinaires (Non précontraints)
2.2.2. Assemblage sollicités au cisaillement
Dans ce cas, il convient de vérifier:
 d’une part, la résistance au cisaillement des boulons,
 d’autre part, la résistance à la pression diamétrale des pièces
A- Résistance des boulons au cisaillement par plan de cisaillement
Figure 13/a. Une section cisaillée
(m=1) 13/b. Deux section cisaillées (m=2)
 


	15. 15
2- LES ASSEMBLAGES  BOULONNÉES
2.2. Dimensionnement des boulons ordinaires (Non précontraints)
Pour les classes de qualité 4.6, 5.6 et 8.8 :
Pour les classes de qualité 4.8, 5.8 , 6.8, et 10.9 :
A- Résistance des boulons au cisaillement par plan de cisaillement
0,6 b
V ub
Mb
A
F f
  

0,5 b
V ub
Mb
A
F f

  
Avec :
b
A A
 Aire de la section brute du boulon si le plan de cisaillement passe par la
partie non filetée du boulon
b S
A A
 Aire de la section résistante en traction du boulon si le plan de
cisaillement passe par la partie filetée du boulon (voir tableau1).
ub
f : La résistance à la traction des boulons( voir tableau 2)
1.25
Mb
 
 


	16. 16
2- LES ASSEMBLAGES  BOULONNÉES
2.2. Dimensionnement des boulons ordinaires (Non précontraints)
A- Résistance des boulons au cisaillement par plan de cisaillement
Tableau 1 : Valeur de la section résistante As des boulons à la traction
Tableau 2: Caractéristiques Mécaniques des Boulons selon leur classe d’Acier
 


	17. 17
2- LES ASSEMBLAGES  BOULONNÉES
2.2. Dimensionnement des boulons ordinaires (Non précontraints)
La résistance à la pression diamétrale des pièces assemblées est donnée par
:
B- Résistance à la pression diamétrale des pièces assemblées
d : Diamètre du boulon
t : Epaisseur de la pièce à assembler
u
f : La résistance à la traction de la pièce
1.25
Mb
 
2,5
B u
Mb
t
F f d


    
Ou est la plus petite des valeurs suivantes :

,1
ub
u
f
f
 


	18. 18
2- LES ASSEMBLAGES  BOULONNÉES
2.2. Dimensionnement des boulons ordinaires (Non précontraints)
2.2.3. Assemblages sollicités à la traction
La résistance en traction des boulons vaut :
0,9. . s
T ub
Mb
A
F f


2.2.4. Assemblages sollicités simultanément au cisaillement et à la traction
Les boulons soumis aux efforts combinés de cisaillement V et de traction T,
doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1
1,4
v T
V T
F F
 
1.5
Mb
 
S
A Aire de la section résistante en traction du boulon
Avec :
 


	19. 19
2.3. Dimensionnement des  boulons précontraints
2.3.1. Principe
• Un boulon HR (Haute Résistance) est constitué d’acier à haute limite élastique.
Lors du boulonnage, il est serré fortement, ce qui à pour effet de lui communiquer
un effort de précontrainte, qui agit parallèlement à l’axe du boulon, (c’est pourquoi
les boulons HR sont aussi appelés boulon précontraints).
• Cette précontrainte développe, par frottement mutuel des pièces, une forte
résistance à leur glissement relatif.

Figure 14: Mécanisme d’un boulon HR
 


	20. 20
2.3. Dimensionnement des  boulons précontraints
2.3.3. Caractéristiques mécaniques des boulons.
Il existe deux classes de boulons HR, définies en fonction de leur contrainte
limite d’élasticité fyb et de leur contrainte de rupture fub
• Les boulons HR 1 ou HR 10.9
• Les boulons HR 2 ou HR 8.8
Soit :
Tableau 3
 


	21. 21
2.3. Dimensionnement des  boulons précontraints
2.3.4. Assemblages résistant au glissement .
Avec :
- Fp : est la force de précontrainte autorisée.
- μ : est le coefficient de frottement des pièces
- m : est le nombre d’interfaces de frottement
- ks : est un coefficient fonction de la dimension des trous de perçage et vaut :
 Ks=1 pour les trous à tolérance normales.
A- Résistance au glissement
La résistance au glissement Fs d’un boulon HR précontraint vaut :
s p
S
MS
k m F
F


  

0,7. .
P ub s
F f A

 


	22. 22
2.3. Dimensionnement des  boulons précontraints
2.3.4. Assemblages résistant au glissement .
 Ks=0,85 pour les trous circulaires surdimensionnés et pour les trous oblongs
courts.
 Ks=0,7 pour les trous oblongs longs.
- γMS : est le coefficient partiel de sécurité qui vaut :
à l’ELU:
γMS = 1,25 pour les trous de tolérance normales.
γMS = 1,4 pour les trous surdimensionnés.
à l’ELS:
γMS = 1,1 pour tous les trous
A- Résistance au glissement
 


	23. 23
2.3. Dimensionnement des  boulons précontraints
2.3.5.Assemblages sollicités simultanément au cisaillement et à la traction
Si un assemblage résistant au glissement est soumis à un effort de traction
FT concomitant avec un effort de cisaillement FV , qui tend à provoquer le
glissement, la résistance au glissement par boulon doit être calculée selon la
formule ci-après:
. . .( 0.8. )
s p T
V S
MS
k m F F
F F



 
Figure 18
 


	24. 24
2.3. Dimensionnement des  boulons précontraints
2.3.6. Assemblages par platines sollicités par un moment fléchissant et un effort
tranchant
Il faut vérifier que l’effort de cisaillement V1 par boulon soit tel que :
Résistance de l’assemblage à l’effort tranchant V
1
. . . p
s s
MS
F
V
V F k m
n


  
n : est le nombre des boulons
V : Effort tranchant
Fs : Résistance au glissement
Figure 19
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2.3. Dimensionnement des  boulons précontraints
2.3.6. Assemblages par platines sollicités par un moment fléchissant et un effort
tranchant
Le moment résistant MR de l’assemblage est obtenu par la somme des
produis des efforts de traction dans les rangées de boulons situés dans la
zone tendue par leurs distances respectives au centre de résistance de la
zone comprimée ( c’est-à-dire l’axe neutre de la semelle comprimée)
n : est le nombre des boulons par rangée
Résistance de l’assemblage au moment fléchissant
1
1 2
.
R
i
M d
N
d


2
.
.
R i
i P
i
M d
N n F
d
 

D’où :
Figure 20
 


	26. 26
2.3. Dimensionnement des  boulons précontraints
2.3.6. Assemblages par platines sollicités par un moment fléchissant et un effort
tranchant
3-Résistance de l’âme du poteau dans la zone tendue
. .
 y wc
t
MO
f t p
F

Avec : twc : épaisseur âme poteau
p : Entraxe rangées boulons
1,5
MO
 
Figure 21
 


	27. 27
2.3. Dimensionnement des  boulons précontraints
2.3.6. Assemblages par platines sollicités par un moment fléchissant et un effort
tranchant
4-Résistance de l’âme du poteau dans la zone comprimée
âme non raidie :
0
. (1,25 0,5. ) eff
n
c y wc M
y MO
b
F f t
f



 
Avec :
-σn: contrainte normale de compression dans l’âme du poteau due à l’effort de
compression et au moment fléchissant.
twc : épaisseur âme poteau
beff= tfb+2tp+5(tfc+rc) Entraxe rangées boulons
tfb = épaisseur semelle poutre
tfc = épaisseur semelle poteau
tp= épaisseur platine extrémité
rc= rayon de raccordement âme/semelle du poteau
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2.3. Dimensionnement des  boulons précontraints
2.3.6. Assemblages par platines sollicités par un moment fléchissant et un effort
tranchant
5-Résistance de l’âme du poteau dans la zone cisaillée (âme non raidie)
0
0,58. . .
 y wc
r
M
f ht
V

Si la résistance de l’âme est insuffisante, il faut raidir l’âme, soit par des raidisseurs
diagonaux , soit par des fourrure d’âme supplémentaire.
 


	29. 3.1. Introduction
Figure 21  : Exemples d’assemblages Soudés
 Le soudage implique donc :
- L’existence d’une source de chaleur suffisante pour obtenir la fusion du matériau.
- Une aptitude du matériau à être soudée, appelée soudabilité
3-ASSEMBLAGE PAR SOUDURES
29
 


	30. 3.1. Introduction
 Le  soudage présente, par rapport au boulonnage, plusieurs avantages :
- Il assure la continuité de matière, et de ce fait, garanti une bonne transmission des
sollicitations.
- Il dispense des pièces secondaires ( goussets,……).
- Il est de moindre encombrement et plus esthétique que le boulonnage.
En revanche, il présente divers inconvénients :
- Le métal de base doit être soudable.
- Le contrôle des soudures est nécessaire et onéreux.
- Le soudage exige une main-d’œuvre qualifiée et un matériel spécifique.
3-ASSEMBLAGE PAR SOUDURES
30
 


	31. 3.1. Introduction
 Pour  clarifier quelques notions souvent employées dans ce chapitre, il nous semble
utile de définir les termes suivants:
- Soudage : Opération qui consiste à réaliser un joint soudé destiné à relier entre elle
deux ou plusieurs parties d’un assemblage.
- Joint soudé : Ensemble de l’élément de liaison entre les pièces assemblées
constitué par la soudure et les zones influencées thermiquement du métal de base.
- Soudure : Partie du joint soudé constituée par le métal d’apport fondu.
- Anomalie : Imperfection interne ou externe d’un joint soudé.
3-ASSEMBLAGE PAR SOUDURES
31
 


	32. 3.2. Terminologie
 Les  dispositions de soudures sont nombreuses. Ici, on parlera essentiellement de la
disposition la plus couramment utilisée en construction :
 Soudures Bout à bout
 Jusqu’à des épaisseurs de pièces de 5
à 6mm, les soudures peuvent être
effectuées sur des pièces non
chanfreinées
 au-delà de 6mm il faut réaliser des
chanfreins sur les rives d’assemblage, le
talon c devra être inférieure à la plus
petite des valeurs : 3mm ou t/5.
Figure 22: Sans chanfrein
3-ASSEMBLAGE PAR SOUDURES
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	33. 3.2. Terminologie
 Les  chanfreins en V et en U permettent
de souder sans retourner la pièce, mais
donnent lieu, lors du refroidissement, à
des déformations angulaires fortes. Le
chanfrein en U est plus onéreux, du fait
de l’usinage.
Figure 23 :chanfrein en V
Figure 24: chanfrein en U
3-ASSEMBLAGE PAR SOUDURES
 Les dispositions de soudures sont nombreuses. Ici, on parlera essentiellement de la
disposition la plus couramment utilisée en construction :
 Soudures Bout à bout
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	34. 3.2. Terminologie
 Les  chanfreins en double V et en
double U, symétriques, éliminant les
phénomènes de déformations ou de
contraintes internes, si les cordons sont
exécutés simultanément sur les deux
faces, par tronçons alternés
Figure 25 : chanfrein en double U
Figure 26 : chanfrein en double V
Figure2 7 : chanfrein en K
 Les dispositions de soudures sont nombreuses. Ici, on parlera essentiellement de la
disposition la plus couramment utilisée en construction :
 Soudures Bout à bout
3-ASSEMBLAGE PAR SOUDURES
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	35. 3.2. Terminologie
 Les  dispositions de soudures sont nombreuses. Ici, on parlera essentiellement de la
disposition la plus couramment utilisée en construction :
 Soudures d’angle
Les cordons peuvent être plats et /ou bombés
Figure 28
3-ASSEMBLAGE PAR SOUDURES
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	36. 3.2. Terminologie
 Les  dispositions de soudures sont nombreuses. Ici, on parlera essentiellement de la
disposition la plus couramment utilisée en construction :
 Soudures en T
Figure 29
3-ASSEMBLAGE PAR SOUDURES
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	37. 3.3. Précautions constructives
Le  soudage de l’acier exige des températures élevées qui vont provoquer une dilatation
locale des pièces. Lors du refroidissement de la zone du cordon de soudure, le retrait va :
 Provoquer des déformations dans les pièces.
 Générer des contraintes internes dans les pièces.
Figure 30
3-ASSEMBLAGE PAR SOUDURES
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	38. 3. Précautions constructives
Assemblage  par Soudures
Quelques précautions élémentaires doivent être prises pour limiter les déformations
et les contraintes :
• Effectuer les cordons par tronçons discontinus et espacés dans le temps.
• Préchauffer les pièces pour éviter un refroidissement brusque.
• Eviter l’assemblage de trop grande différence d’épaisseur, car il y’ a risque de
déformation de la pièce la plus mince et risque de fissuration du cordon de soudure
au refroidissement.
• Eviter les assemblages par soudure pour des pièces d’épaisseur supérieure à 30mm.
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	39. 3.3. Précautions constructives
Quelques  précautions élémentaires doivent être prises pour limiter les
déformations et les contraintes :
• Réaliser des cordons de diamètre supérieure à 3 mm (a ≥ 3mm) et de longueur
supérieure à 50mm ( l › 50mm ou 10a)
• Veiller à une bonne corrélation entre l’épaisseur du cordon et l’épaisseur de la plus
faible des pièces à assembler.
Figure 31
3-ASSEMBLAGE PAR SOUDURES
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	40. 3.4. Calcul des  cordons de soudure
Les soudures bout à bout ne se calculent pas. On admet qu’il y a continuité de la
matière, donc continuité des pièces aux deux conditions:
• L’épaisseur de la soudure soit au moins égale à L’épaisseur de la plus faible des
pièces assemblées
• Le métal d’apport ait des caractéristiques mécaniques au moins égales à celle du
métal de base.
 Soudures Bout à bout
3-ASSEMBLAGE PAR SOUDURES
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	41. 3.4. Calcul des  cordons de soudure
Notations:
a: Epaisseur utile ou gorge, distance minimale de la racine à la surface du
cordon(figure 32)
l : longueur utile du cordon
 Soudures d’angle
Figure 32
Figure 33
Plan de gorge de section : a x l
3-ASSEMBLAGE PAR SOUDURES
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	42. 3.4. Calcul des  cordons de soudure
 Soudures d’angle
Fonctionnement – Efforts développés dans le cordon :
 Les efforts F à transmettre d’une tôle à
une autre par les cordons de soudure
entre les 2 pièces et sont projetés sur la
plus petite section des cordons, le plan
de gorge, où ils développent des
contraintes normales et tangentielles.
 Composantes du vecteur contrainte dans
le cordon sur la facette constituée par le
plan de gorge :
 Contrainte normale :
 Contraintes tangentielles : et
Plan de gorge de section : a x l
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	43. 3.4. Calcul des  cordons de soudure
 Soudures d’angle
Formule fondamentale :
2 2 2
3( ) u
w
Mw
f
   


  
Elle est donnée par l’eurocode 3 et elle exprime que les composantes de la contrainte
moyenne rapportée à la section de la gorge du cordon de soudure doivent satisfaire à
la condition :
Avec des coefficients et variables selon la nuance d’acier
w
 Mw

Résistance nominale ultime à la traction
Tableau 4
3-ASSEMBLAGE PAR SOUDURES
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	44. 3.4. Calcul des  cordons de soudure
 Soudures d’angle
Nous allons établir ci-après des formules de calcul pour des cordons reliant des pièces
orthogonales :
Cordons reliant des pièces orthogonales
Les cordons peuvent être frontaux, latéraux et obliques
 Cordons frontaux
 = ┴ = F / (√2.l.a)
// = 0
Formule fondamentale :
.
2
. .
w Mw
u
F
a l
f
 

Figure 34
3-ASSEMBLAGE PAR SOUDURES
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	45. 3.4. Calcul des  cordons de soudure
 Soudures d’angle
 Cordons latéraux
 = ┴ = 0
// = F / (Sl . a)
Formule fondamentale :
.
3
. .
w Mw
u
F
a l
f
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	46. 3.4. Calcul des  cordons de soudure
 Soudures d’angle
 Cordons obliques
 = ┴ = F.sin α / (√2. Sl.a)
// = F.cosα / (Sl x a)
Formule fondamentale :
2
3 sin
. . .
w Mw
u
F
a l
f
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	47. 47
Attache par éclisse  soudée sur le poteau
Efforts à attacher sous l’effet des charges sur la poutre
V N
 Un effort tranchant V prédominant
 Un effort normal N éventuel
Exemple d’un assemblages : Poutres /poteaux
 


	48. 48
Fonctionnement de l’assemblage  : Est-ce une articulation ? Et où se situe t’elle ?
 Soudure sur poteau
= rigidité importante
 Boulons en cisaillement : leur jeu
nominal confère à l’assemblage un
certain degré de liberté en rotation
 Hypothèses de la RdM :
petits déplacements,
petites rotations
q faible
→ Cette disposition d’assemblage peut donc être
considérée comme une articulation au droit des boulons
côté poutre
Exemple d’un assemblages : Poutres /poteaux
Attache par éclisse soudée sur le poteau
 


	49. 49
Vérification du poteau
Np
N
  Du fait de l’excentricité de l’articulation, un faible moment fléchissant est introduit
dans le poteau
d
Efforts dans le poteau :
 Np = -V
 Mp = Vxd
Mp
V
Exemple d’un assemblages : Poutres /poteaux
Attache par éclisse soudée sur le poteau
 


	50. 50
Vérification des soudures
V
N
  Efforts à transmettre
D
Effort horizontal TH = N/2
Effort vertical TV = V/2
Moment M = V/2 x D
poteau
2 cordons
(gorge = a)
A A
Coupe A-A
 Efforts dans un cordon :
TV
TH
M
due à M
() et (┴)
due à TH
(//)
moy
due à TV
Attache par éclisse soudée sur le poteau
Exemple d’un assemblages : Poutres /poteaux
 


	51. 51
Vérification du plat  d’éclisse
V
N
 Efforts à transmettre
D
Effort normal Ne = N
Effort tranchant Ve = V
Moment Me = V x D
poteau
A
 Efforts maxi dans la section A-A :
A
Section A-A
D’où les contraintes :
 = N/S + 6V.D / th²
 = V/S
t
h
 Pression diamétrale des boulons sur
le plat :
Pression diamétrale = V/dt x 1/n
(Généralement, on prend un gousset d’épaisseur au
mois égale à l’épaisseur d’âme de la poutre)
Exemple d’un assemblages : Poutres /poteaux
Attache par éclisse soudée sur le poteau
 


	52. 52
Vérification des boulons
V
N
  Efforts à transmettre
Effort traction Nb = 0
Effort tranchant vertical TV = V/n
Effort tranchant horizontal TH = N/n
Avec : n = nb de boulons
Ttotal = √(TV² + TH²)
Les boulons travaillent en simple
cisaillement
Côté poteau
 Efforts sollicitant chaque boulon :
Côté poutre
Attache par éclisse soudée sur le poteau
Exemple d’un assemblages : Poutres /poteaux
 


	53. 53
Vérification de la  poutre
V
N
 Efforts à transmettre
 = V / Snet
 Cisaillement sur section nette :
Côté poutre
 Pression diamétrale des boulons
sur l’âme de la poutre :
Pression diamétrale = V/dt x 1/n
Snet
Exemple d’un assemblages : Poutres /poteaux
Attache par éclisse soudée sur le poteau
 


	54. Exercice 1 :  Assemblage de deux cornières sur un gousset
Déterminer le nombre de boulons nécessaires (Ф16, classe 8.8)
pour cet assemblage sachant que le plan de cisaillement passe par la
partie filetée du boulon.
Données :
fu =360MPA (contrainte de rupture en traction)
F=440kN, e=8mm, Acier S.235
Série d’exercices N°7
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	55. Exercice 2 :  Vérification d’un T à l’arrachement
Soit un T fixé par 8 boulons HR8.8 (fub=800MPA), diamètre
16mm (As=157mm2). Quelle charge maximale pondéré N peut
supporter cet assemblage ?
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	56. Exercice 3 :  Vérification d’un assemblage sollicité selon deux directions
Quelle charge maximale F peut supporter cet assemblage ?
Données :
8 Boulons HR 10.9.
diamètre 16mm (157mm2)
α=60°
μ=0.3
ks=1
γMS=1.25
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	57. Exercice 4 :  Vérification d’un assemblage poteau/poutre
Soit un assemblage sollicité par :
un moment fléchissant M=320kN
un effort tranchant V=80kN
Cet assemblage est constitué de 10 boulons HR10.9 selon la figure ci-
après. La platine à une épaisseur de 28mm et le coefficient de
frottement vaut μ=0.3.
1-Déterminer le diamètre des boulons, sachant que la poutre est un
IPE360 et le poteau un IPE400
2-vérifier la résistance de l’assemblage sous l’effort tranchant. ks=1 57
 


	58. Exercice 5 :  Attache d’un tube sur une platine
Soit un tube 80*80*5, soudé sur une platine par un cordon d’épaisseur a
=5mm perimétrique.
Quel effort axial pondéré N peut-il supporter ?
Données : Acier S.235
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	59. Exercice 6 :  Attaches de deux cornières sur un gousset
Soient deux cornières 80*80*5, soudées sur un gousset par des cordons
d’épaisseur a=4mm.
L’effort de traction pondéré N appliqué sur l’axe neutre vaut
N=40000daN
Données :
d’=23mm et d’’=57mm
d : la distance entre les centre d’inertie des
cordons et l’axe ZZ’
Acier S.235
Calculer la longueur des cordons de soudure?
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