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BELGIQUE 
MINES DE HOUILLE JUIN 1953 
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.. c ... _ 

c Q.~ ~ ~- c 1.!;:;-0 :s c:3 171 c.., 
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"'0 Nombre moyen d'ouvriers Indices ( 1) Rondatnent Présences Mouvement de le 
;CD .2~ c 2 ~ -:~ Kg % mein-d'œuvre (2) 

a.-
u:::: c ";~j~c 0 c .,,0 
::S CD c ...,c ~l u .. 

Périodes "'ge 0 E .:: .. c...2 V)0 1 
Cl) ::1·~: 

~ .:!:. ox 1 Q) 0 0 0 

ct E" ou - -,_o CD u u u .. o.E 
2~~; c ~ 

, -g-t CD ~ 1~ 
-a u D •O 0 ·;:! ~ , ·; c -a "tl -a 'li c ,., 

Ul Ul Ci c c c c't c~ c Q) 

1 
> ~ 0 0 :3 ;: :! .f a; c .... (!) .... 

0 "V u. u. "' 
0 0 ::1 &f .fa 0:3 co :!! 0 u. ....... u. .. ..... CD 

0 .oCJ .... &ti .... .... .... 0 0 Q 0 

Borinage 412.5.20 32.370 640.157 2:>,4 3.112 7.298 17.032 23.312 0,19 0,45 l.ô7 1,48 935 677 78.5 81,3 + 7 28 21 8R8,439 Centre 329.415 31.385 435.617 2&,2 - -2.048 5.236 12.357 17.226 0,16 O,.fO 0,96 1,!i5 1.046 742 R1,1 {(3,4 -38 3~ 2.2U.695 Charleroi 657.6';2 44.340 840.319 25,8 5,010 - -
10.278 Z3.M9 33.373 0,20 C,40 0,94 1,34 1.065 745 82, 85 -59 - 144 -203 1.821.919 Liège 454.940 28.222 240.372 25,7 3.145 8 489 19.215 26.111 (), \8 0,48 1,10 1,51 907 662 80,4 83 -73 - ll7 - IPO -Campine .• 767.486 61 .2(18 797.750 25,9 4.805 9 978 23.430 32.413 0,16 0,34 0,80 1,12 1.250 896 77,7 81 -135 -202 -337 ---- --

0,95 1 1,33 - ---- -- ----Le Royaume . 2.622.033 197.525 2.954.215 25,6 1R.151 41.324 95.702 1:l2.5i5 0,18 0,40 1.053 7~3 79,8 82,8 -298 -491 - 71:\P 4.920.053 -------- - -- ---- --1953 Mai . 2.~90.938 187.394 2.625.832 22,5 19.059 43.170 99.425 136.863 0,18 o • .Jl 0,96 1,34 1.0-&! 74:; 81,7 84,2 -575 + 235 - 340 4.505.604 
Av roi 2.620.::;93 206.856 2.403.866 24,8 18.f06 42.102 97 .~·49 134.924 0,18 0,40 0,94 1,31 1.066 763 81,6 84,3 -331 + 177 -154 4.904.181 
Mars 2.6~6.067 229.809 2.070.953 25,i 18.272 41 497 96.163 132.883 0,17 0,40 0,94 1,:n 1.066 763 79,2 82 -253 -ll04 -1357 4.967.601 

1952 Juin 2.328.042 194.P5!3 1.349.002 22,6 18.536 41.383 97 048 134.992 0,18 0,40 0,96 1,36 1.042 735 76,5 79,6 -269 -472 - 741 3.476.!37 

Moy. mens. (4) 2.532.034 217.440 1 ô73. 237(5) 24,3 18.4d7141.545 97.552 135.0P6 0,18 0,40 0,96 1,34 1,042 746 78,7 81,3 -97 -i -104 3.i02.887 
1951 Moy. mens. (6) 2.4i0. 933 216.116 2l4.280t5) 24,2 18.272 3~.920 94.926 133.893 0,18 0,39 0,95 1,36 1.054 738 79,6 82,3 -503 +1235 +732 2.334.178 
1950 Moy. mens. (6) 2.276.765 220.630 1.041.520(r-l 23,4 18.543 - 94.240 135.851 0,19 - 0,99 1,44 1.014 696 78 81 -418 - 514 -932 -1949 » » 2.321.167 232.463 1. 81)4. 770(5) %4,0 19.890 - 103.290 146.622 0,20 - 1,08 1,55 926 645 -- 81,63 - - - -1948 » » 2.224.261 229.3i3 840.340 5) 24,.( 19.51P - 102.081 145 366 0,21 - 1,14 1,64 8';8 ôlO - 85,88 - - - -1938 » » 2.455.404 205.234 2.227.260(51 24,2 18.739 - ~1.P45 131.241 0,18 - 0,92 ! 1,33 1.085 7[13 - - - - - -
1913 » » 1.903.466 187.143 9a5.890 24,1 24 8-44 - 105.921 146.0t<.& 0,32 - 1,37 l,S9 731 528 - - - - - -
Sem. du 24 au 573.433 2. 951.011 

.,....... TsT3i - O,i9 - 0,94 1,32 - - - - - - -30-8-53 - - 88.~67 123.35::\ - 1.065 760 0,78 0,76 - - - -
( 1) Nombre de journées d'extraction divisé par la production correspondante, soit l'inverse du rendement exprimé en t. (2) Différence entre les nombres d'ouvriers inscrits au début et A la fin du 
mois. (3) En m3 de qaz à 8.500 cal., 0°C et 760 mm de mercure. (4)Chiffres provisoires. (5) Stock fin décembre. (6) Chiffres rectifiés. 

BELGIQUE FOURNITURE DE CHARBON BELGE AUX DIFFERENTS SECTEURS ECONOMIQUES (en tonnes) JUIN 1953. 
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o::-c E c.. ] Périodes "'o 0 c at 0~ ü; C•O 0 Q...C e_ ..... C·- Cl )C 

"V "tt ~ < <3E c u ~Cl) --; 0 a.. w 
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Borinage 45.1~8 378 11{1.~58 2.129 6 082 33.6631 1.9!0 240 - 6.273 28.1H.f 5.091 4.9ô3 6.462 40.990 - 12.013 26 889 33l.S65 
Centre 33.853 1.509 55.732 -· 11 .132 20.5031 7 352 2.12(1 - 10.285 19.792 3.668 2.555 3.677 25.501 1.137 7.2-42 47.063 25~.121 
Charleroi . 12S.300 7.8.(9 4:3.031 - 50.523 65.3991 3.526 2 586 1.427 12.811 10.854 2.378 11 091 17.469 10.951 12.373 11.878 114.325 f.06.717 
Liège . 126.755 3.849 20.718 -- 31.256 71.165 5.124 3~8 16.8'78 1.601 2.434 3.350 8.315 8.960 4.721 1. 770 12.263 65.158 3S4.7ôl 
Campine 52.141 30 325.4S3 1.289 - 10 728: 4.ô41 6.015 12.027 2154 51.628 230 2.751 20.264 ~.GOJ 120 6.027 122.464 626.603 
Le Royaume . 386.247 13.650 555.832 3 . 418 198 . 993 2111.4591 ~ Il 3f•9 30.332 3:~ 1~6 1 13.!-22 U.7l7 29 675 56.832 90.764 15.<100 49.423 :n5.899 2.103 221 ---1953 Mai 344 693 14 684 583.827 11.5971~5.596 197.129 30.3!4 ll.l40 34.694 35.724 ]13. 748 10.737 15.734 56.297 93.845 14.002 46.651 295.476 1.985.89g 

Avril 472.433 8 712 626.761 1.470 76.861 195.996 25.423 15.205 37.ï59 38.263 82.533 14.758 17.984 60.546 77.437 15.359 53.536 264.580 2.085.616 

Mars 532.336 19.177 734 566 246.175 23.558 13.631 32.343 33.874 117.691 20.466 14.751 57 171 79.366 21.377 60 509 243.476 2.250 467 
1952 Juin 3~3.310 13 765 661.269 210.719 28.868 Il A67 24 438 32.532 110.389 12.891 28.550 62.862 78.484 9.528 4-4.760 248.055 1 922.287 

Moy. mens .. 480.657 14 lh2 708.921 275.218 34.685 16.683 30.235 37.364 123.398 17.838 26 645 81.997 63.591 15,-na 60.SOO 209,060 2.19ô,669 
1951 Moy. mens.(l) 573.174 12.603 665.427 322,894 42.288 I9.a92 36.949 49.365 125.216 28.251 33.064 76.840 87.054 21.389 82.814 143.094 2 319.1H3 

~1/ Chiffres rectifiés.~ 
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BELGIQUE COKERIES JUIN 1953 
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Métallurgiques 22 8~4 3~5.5:!7 3L36f> 416 ~U~ - J<!72.~~-~ n 1. 0~2 3t4 . o~6 2.2~~ 1.460 2.034 541 27!-1.:•5':1 524 J :!:~ - ti.tiun 33. ~MS 325 679 41 864 2 4ll-1 
Autres 1~ f>42 1{12.414 3-1 105 226.519 974 112.462 58.867 171.329110. ~37 734 3.828 34l0 ":5.~0:~ 227 90 }If, 28.257 45.0;)7 157 621 132.838 2.323 

Le Royaume 40 1 .436 ;)77.951 "'65.47o 643.421 974 3!-15.456 i09.959 495 415 i'2."8'25 2.194 6.762 3.951 3!'>5.462 751 213 lï5 =~4 857 78 995 483.300 180.702 4.727 -- --- --- --- ------ -- ------
1953 Mai 41 1.450 ô08.801 61.652 670.353 853 394.656 122.599 517 255 11.783 1.690 4.345 3.841 355.857 709 1 27 37:595 61.927 4ô5.992 181.412 4.178 

Avril 42 1.463 ô35.30l 29.520 664.821 509 :~95. 763 114.884 510.647 13.0~5 2.369 6.S!:J4 1.491 358.570 461 363 521 41.567 45.028 457 2114 141.932 4.807 
Mars 42 1.475 649.427 52.457 701.884 51 4:14 572 121. 752 r,36 . 324 13.858 3 050 10.437 4.9:~5 370.i94 1.441 109 748 47.170 71.754 510.438 101.544 4.789 

1952 Juin 42 1.477 572.618,102.932 675.551· 77 37P.930 138 024 517.954 12.770 2.065 6.918 3.158 348.760 327 547 717 43.179 67.31l5 473.0361121. 9~6 4 856 
Moy. mens. 42 1.480 f·97. 263 98. 012 695.275 289 390.5~2 144.336 534.928 12.943 3.215 12.260 4.127 368.336 1.039 279 1.358 48.331 80.250 519. 195 100 825 ( 1 4.848 

1951 » ~ 4012) 1 442(2 4il9. 724 201.122 660.846 14 .297(3) 398.624 109.409 50~.033 18.998 3.498 16.295 2.968 364 863 1.299 361 1.904 55 968 40.684 -187.752 G7 2;o (1 4.147 
1950 Y> » 4212) 1.49~(2 481.685 26.861 508.54ô 14.879(3) 297.005 B6.1ô7 383.172 - - - - - - - - - - - - 4.169 
1949 » '-> 4-41 2) 1 532l2 487.757 66.436 554.193 11.904(3) 315 740 103 g25 419.565 - - - - - -- - - - - - - 4.635 
1948 » ~ 47(2) 1.511) 454.&85 157. 180 611.765 - 373.488 95.619 469.107 - - - - - - - - - - - - 4.463 
1938 » ~ 56(2} 1.669 399.06:~ 158.7ô3 5!'17.826 - - - 366.543 - -- - - - - - - - - - - 4.120 
1913 » » - 2.898(2 233.858 149.621 383.479 - - - 293.583 - - - - - - - - - - - - 4.229 

(1) Stock fin décembre. (2) Pendant tout ou partie de l'année. (3) en hl. 

BELGIQUE COIŒRIES JUIN 1953 BELGIQUE FABBIQUES D'AGGLOMERES JUIN 1953 

GAZ (en 1.000 m3) (1) 50 US-PRODUITS (t) 
c Débit 
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Métallurgiques 1:W.6110 R~.454 1ï.J3il 44 101 3.372 31.327 1.507 10.363 :3.~39 - -
Autres 85.80ù 38.4il3 48.390 - 2 316 27.071 542 6.470 2.09~ - -

225.400 12~.91i 65.526 «Too 5.688 58.398 ~ "i6833 5 938 ----Le Royaume --- -- ------------ --- -1953 Mai 234.101 129 474 69.513 43.619 6.115 60.356 2.553 li.ô39 6.172 - -

1953 Juin 64.131} 41 503 1 Ofl.li3.~ 1 6:~9 99 99.240 8.675 8,21 102.:i9ô 43.374 557 
Mai (1) . 53.1ô7 38.388 91.55!'1 1.517 88 8~.631 7.542 8,24 84 752 41.815 569 
Avril (2) -17.185 34.348 81 533 1. 719 H5 75.758 6.599 8,09 79.22P 36.677 545 
Mars (2) 56.6]) 36.919 93.530 1.901 118 t38.225 7.656 8,19 90 lM~ 36,197 579 

1952 Juin ( 1) 52.828 49.771 102.599 1.297 64 96.654 8.394 8,18 97.6\J~ 27 519 640 
Avril 230.955 130.9fl2 66.203 46.652 5.6:26 r,s. 3~4 3.266 16.942 6.078 - -
Mars 244 9::.6 137 163 64.112 49.718 6.068 67.696 2.334 17.574 6 235 - -

1952 Juin 23~.037 127.240 73.611 44.441 2.106 61.172 1. 919 17 536 6.262 - -
Moy. mens.(2) 237 557 134.1~2 67.460 4..;.434 3.496 6!.714 2.682 17.466 7.037 - -

1951 Moy.mens.(3) 232.666 129.281 68 912 42.906 4.975 53.219 2.13i 17.032 6.014 4.156 605 
1950 Moy.mens.(3) 193.619 126.600 (5) (5) (5] (5) 1.844 13.909 4.764 3.066 632 
1949 Moy.mens.(3) 185.6~9 140.644 (5) (5) (5) (5) 1.614 15.129 5 208 3.225 1322 
1948 Moy.mens. (3) 105,334(4) (5) (5) (5) (5) (5) - 16 05::\ E>.624 4.978 -
1938 Moy.mens.(3) 75.334(") (5) (5) (5) (5) - - 1-4.172 5.186 4 636 -

Moy.mens.(2) 71.875 52.096 123.971 1.732 103 '13. 739 10.197 8,23 119.496 36 580(3 672 
1951 Moy.mens. 

86.369 64.475 150.844 1.60~ 95 138.946 12.915 8,56 150.535 4.900 722 {3) 
1950 Moy.mens. 38.898 46.079 84.977 2.-tP.8 377 78.180 7 322 8,62 85.999 5:,2 
1949 > :::. 211.574 44.702 G5,276 60.240 5 SM~ 8,52 63 697 41\2 
1948 > :::. '1.7.0!4 53 834 80.848 74.702 6 625 8,19 563 
1938 > > 39.1'42 102.948 142.690 129.7n 12.918 9,()5 873 
1913 :) > 217,387 197.274 1911 

( 1) R<tmenés à 4.250 calories, 00 et 760 mm. Hg. (2) Chiffres provisoires. (3 J Chiffres rectifiés. 
(4) Non utilisés ~ la fabrication. ( 5) Non recensés. 

( 1) Chiffres provisoires. (2) Chiffres rectifiés. (3) Stock fin décembre. 



BELGIQUE BOIS DE MINES JUIN 1953. BELGIQUE BRAI JUIN 1953 

Quantités reçues 
CD 
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1953 Juin i2.:l31 1.3~9 73 730 93.:-194 710.705 2.819 127 2.946 S.372 35 !H3 5.P7& 
Mai 62 188 754 62.942 80,587 7.22.509 2.040 3.168 5,208 7.314 40.769 3 674 
Avril 67.516 759 68.275 86.500 736 1510 219 -:.771 7.990 6.532 42.875 1.3:J4 
Mars 55.886 1.786 57.672 86.697 751.017 3.486 8.758 12.244 7.606 41.417 6.240 

1952 Juin 98.709 44.196 142.905 84.427 784.843 1.457 320 1. 777 8.2ô8 60.1114 3.074 
1952 Moy. mens. 73.5ll 30.608 104.119 91.418 f(80.695(1 4.624 6.784 11.408 9.971 :n .35711) 2.014 
1951 ;!> » 64.936 30.131 9fl.067 9~.312 643.6ô2(1 6 394 5 394 11.788 12.722 20 .ll4(1) 208 
1950 » ~ 62.036 12.868 74.904 90.209 570.013(1 5.052 1.577 6.629 7.274 31.325111 1 794 
1949 » » 75.955 25.189 101.144 104.962 727 .491(1 2.962 853 3.815 5.156 39 .060(1) 453 

, ( 1) Stock fm decembre. ( 1) Stock fm decembre. 

BELGIQUE METAUX NON FERREUX ET ALUAGES MAI 1953. 

Produits bruts ( 1re et 2e fusions) Demi-produits 

PERIODE 

1953 Mai ( 1) 
Avril (2) 
Mars 
Février 

1952 Mai 
1952 Moy. mens .• 
1951 ~ :. 
1950 ;) ~ 

f 
.!: .... 
:J 
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U.342 
12 301 
12.535 
12.493 
II. 736 
12.2!7 
11.8-!6 
11.437 

u 
c .... 
N 

1:'.483 
17.276 
17.274 
16.659 
16.406 
15.566 
16.741 
14,777 

6.266 
6.424 
6.!'178 
6 589 
6.399 
6.285 
5.885 
5.175 

7tH 
813 
827 
753 

1.018 
849 
835 
864 

U6 
132 
129 
113 
120 
117 
117 
141 

8~3 
352 
3-!3 
331 
3!>2 
377 
407 
391 

37.301 
37,298 
37.686 
36.938 
3tl.031 
35 421 
35.833 
32.785 

22.468 
22.870 
22.i26 
24.427 
23.303 
23.60~ 
2:L065 
19 512 

11.6·19 
12 165 
12.286 
9.365 

13.891 
13.008 
16.470 
13.U60 

N.-B. - Pour les produ1ts bruts : moyennes tnmestnelles mobdes. Pour les dem•·prodUits : valeurs absolues. 
( 1) Stock fin décembre. 

1 314 
1 565 
1 634 
1.703 
1.667 
1. i51 
1.875 
1. 788 
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15.140 
15.255 
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15.402 
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16.22i 
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1 ~~ - ... E PERIODE -~ ; ::: ~ "' ... ~ E 

~ Q .. G Q-- :Il .. .. ·a r;; 

-c ,_ID CD .. c 'CII'CII 0 .:.ë .... ... Ill ~ :; Ill 
.. .. 

~CD c 'ü.::l~ LfE ~.!: 0'1 ~~:Jco - .. u 
0 ·-...C ·-Cil Cl 

J: LL <~ A.E'"i :::1 u u eloi ... Cil Cl u E 
Cil 00..0 < <:; «u , 1 E A.t~-: Ill 

If -::1 ... 
a. G 

1953 Juin (9) -4Ô 37S.o33 402.762 4.201 37.107 13 910 114.604 16 ôlJ 7.814 24.629 Mai r lOI 47 367.641 ~76 f>24 
Avril 

3.277 35.576 12.421 IOH 384 14.074 8.994 20.1'72 47 374.613 403,!'>63 3.751 37.2{17 12.430 119.167 22.609 9.083 27.335 Mars 49 390.262 404.339 4.660 44.653 13.219 1952 Juin 48 380.729 396 530 4.393 37.433 
ll5.741 18.394 9.035 22.195 

26.773 110 .446•2 21.237 6.~40 31.318 Moy. meu~'Jelle 48 397 851 422.167 4 662 39.376 25.321 123.127~2 19.780 8.211 32.188 - Profilés 
Acier Fers Rails, 

(4) finis 
(80mm a cee s. 
et plus, soires, 

1951 Moy. mens. (6) 49(7) -405.676 421.134 4.fl92 99 68! 
zorès) traverses 

1950 '> ::. 4817 3(t7 .898 311.034 3 584 70 503 
Ill. 691 19.483 9.857 40.494 

1949 » » 41.!(7 312.441 315.20l 2.965 58.052 
91.952 14.410 10.668 36 008 
91.460 li.28ti 10.370 !9.J77_ 

Aciers Profilés 
mar· spéciaux 

chands et Verges 
et rods 12 poutrelles 1948 » » 511'') 327 416 321.059 2.~73 61.951 -39~383-1938 )) » 501') 202 .17ï 184.369 3.524 37.1!39 

5fl.iM8 9.853 28.979 
43.200 26.010 9.337 10.!l03 

i 
-ki;.:;-

Verges 

207 0~~ i 200.398 

mar. et aciers 
!913 il 54 25.363 1!7.083 

chands !) serpenté!_ 

:! ' r·u ''"' se:r<_, n; cas tr(jit6s u!h§rie'Jre'Tent dan 
-5ïl77 30.219 2R.489 11.8~2 . 

1 

T 

1 

1 
1 

~ 

BELGIQUE IMPORTATIONS- EXPORTATIONS JillN 1953 

IMPORTATIONS 

Pays d'origine 
... 
r;; ... 0 ID 

Période 
_g .... ... .... ... 0 
Ill 0 ...c 

Répartition 0 

Allemaqne Occ.id. 52.757 380 
Etats-Unis 68.153 -
France 9.6f.O -
Grande-Bretagne 31. 7()7 -
Pays-Bas 1.654 45 
U.R.S.S. 5.812 -
--· lo9-.79~ 425 Total Juin 1953. 
---
1953 Mai 119.279 1.531 

Avril 74.2-13 1 699 
Mars 70.942 21 

1952 Moyenne mens. 134.581 35 
Juin 129.642 -

Répartition : 
1) Secteur domestique 46.128 380 
2) Secteur industriel • 123.665 45 

UHGifi~ 

TION (T) 

finis 

38.~24 
40.410 
45.120 
47.()73 
!-\4.386 
38.139 

86 489 
24.476 
80.715 

Grosses 
tôles 

8.fo80 
6.279 
6.599 
7.258 
6 881 
7 .161) 

5.890 
64!'16 
n.831 

Tôles 
moyennes 

... 
.:; 

Q. .. 
Cil 
0'1 

j 

4.ll~4 
4.~53 
4.i7H 
6.271 
3.936 
3.143 

2.d28 
2.109 
3 184 

"' Cil 
r;; ... 
:;:~ 
.,.·a 

.!!c 
<0 
t-

3t.uti:i 
26.642 
36.727 
35.~29 
32 677 
37 157 

Tôles minces, 
tôles fines, 

tôles 
magnétiques 

42 !'120 
22.857 
2, . .U9 

Tôles 
fines 

.. 
-~ 
,Q; 
E .... 0 
~ 
Cl 
< 

-
-
16 
---
16 

317 
24 
26 
28 
31 

16 
-

l:i :l·H> 
13 633 
10.4û2 
Il. Q25 
10.216 
11.322 

15.343 
li.OPt\ 
9.154 

Tôles 
galva
nisées 

28.780 
16 460 

12 1-10 
9.08.( 

2.818 
2.064 

1----·-
18 194 10.992 
14.715 -

19.672 9 ~83 

... 
CD .... ·c:...., 
0'1 

::.::i 

7.885 
-
-
-
425 

-
5 310 

8.9P7 
5.393 
5.9M 
5 190 
4.740 

8 050 
260 

2cL5~V 
23 416 
25.109 
24 871 
22 0~9 
26 73i 

!-\2.476 
20 949 
23.097 

Feuillards 
et tubes 
en acier 

30.017 
13.9M~ 

EXPORTATIONS 

Destination 

Allemagne 
Autriche 
Danemark . 
Espagne 
France .. 
Italie 
luxembourg 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 
Suisse 
Autres pays 

Total Juin 1953 . -
1953 Mai 

Avril 
Mers 

1952 Moyenne mens. 

"' .. 
CD 
> 

ë 

3 ~55 
3 351 
3 939 
3.456 
4.336 
5.997 

6.~36 
2.87H 
3.5t6 

18.7~1 
1.421 

3.5~0 

Juin . 

290.958 
270.208 
310.874 
301.M8 
28-1.368 
313.561 

323 207 
2-':l.859 
247.349 

255.725 
146.852 

154.8!2 

.. 
c 
0 

-2 .... 
Cl 

.li: 

u 

21.325 
-

2.312 
18.ô62 

187 7Pl 
66.873 
1 460 
3.187 

64 776 
3.419 

-
6.886 
-

3i6.697 

296.297 
267.592 
249.702 
211.434 
250.896 

2. 733 
2 935 
3 9~i 
3.977 
2.508 
3 099 

3 570 
1.981 

.. 
CD 

.x ... 
0 

0 

892 
2.3116 

13.188 
-

23.703 
-

11.723 
-

3.439 
382 

19.244 
3.236 

882 

78 995 

61.927 
45.028 
71.754 
79.821 
ô7.365 

JUIN 1953 

Ouvriers 
occupés 

47.473 
47.904 
47.599 
47.1>74 
49.087 
49 !)!8 

43 640 
43.428 
40.606 

38.481 
33.024 

35.300 

.. 
'f 
'CD 
E 
0 ... 

"iii 

"' < 

----
26.624 

40 
835 

-
6.!')04 
-
-
720 

-

3~. 723 

2-t 036 
1&.818 
3.f)51 

25.167 
3:>.13( 



BELGIQUE 

PRO DUCTIO N 

PORPHYRE : 
Moellons 
Concassés 
PlSvés et mosaïq ues. 

PETIT-GRANIT : 
Extro it 
Scié 
Façonné 
Sous-produits 

MARBRES : 
Blocs équarris 
Tronches ramenées o 
20 mm 
Moellons et concas

sés 
Bimbeloterie 

GRES: 
Moellons bruts 
Concassés . . . . 
Povés et mosaïques . 
Divers ta illés . 

SABLE : 
pour méta llurg ie 
pour verrerie . 
pour construction 
Dive rs 

ARDOISE : 
pour toitures . 
Schiste a rdoisier 
Coticule (pie rres à 
oiguiser) 

t 

Kg 

Kg 

CARRIERES ET INDUSTRIES CONNEXES 

1 
14.122 10.637 1.064 

244.479 239.21~ 304.730 
3.057 3 .705 7.179 

16 .473 
5.515 
1 . 249 

16.327 

594 

30.702 

4.6ô3 
26.913 

19.000 
94.822 
4,';02 
5.(;66 

45 916 
57.4ï2 

119. 5~5 
3 1. 8 i 5 

17.937 
6.201 
1 . 404 

19 . 300 

544 

31.978 

3 .076 
23 .302 

20.306 
91. 665 
5.3:'>2 
4. 724 

51.362 
:.9 . 607 

120.464 
3:-. 381 

1008 992 
119 103 

2.545 1 5.43() 

18.815 
6.963 
1.655 

18.477 

651 

44. 803 

5.667 
35.370 

26.97ü 
13-l 260 

3 ooo 
5.28~J 

52. 11 7 
44 .485 

13-1 .795 
38.656 

949 
!l4 

4 .850 1 

ô 53 
254. 178 

6 . 161 

10\.436 
!i .2i7 
1 .49~ 

13.552 

504 

40 . 544 

4.239 
3!1 .255 

18. 167 
105 948 1 

2.362 
4 .190 

PRODUCTION 

?ROD UI TS DE DRA- 1 
GAGE : Gravier 
s~b le . 

CI'.LCAIRES : 
CHAUX . 
PHOSPHATES 
SARBONATES NATUR. 

(C roie, morne, tuf
feau) . . . . . 

C ARBON. DE C HAUX 
PRECI PITES . . . . 
CHAUX HYDRAULI-

Q UE ARTIFIC IELLE 
DOLOMIE :Crue 

Frittée 
PLAT RE 
AGGLOM. PL.ATRE 

Si LEX : Broyé 
Pavés. . . 

t 
t 

t 
t 

m2 

48.716 
42.944 

105.449 

FELDSPATH & GALETS t 

Q UA RTZ etQUART:IT, t 
1 ARG!LES : 

2fi. S96 

925 
78 

O uvrie rs occu pés 

( o) Chiffres provisoires. ( b l Chiffres rectifi és. 

HOUILLE PAYS ETRANGERS 

Prod uctio n Nombre Re ndeme nt 
por journée d'ouvrier 

t d 'ouvriers insc:rit a .. c 
(kg) "' 0 Cll• IIJ · -

PAYS 
'"c ... ..a .. u 

fond 
E ::J 2 

Mar· Fond co ... 

Nette Fond A Fond z ·- ~ 
chande et et "'' Surface front (2) Surface 

...... 
France (1) 

Nord- Pas deCa lai s 2 . 289.828 - !1:3.121 133. f·30 - ]. 274 R26 24 Of> 
Lor raine 1 ,040. 037 - n.n5 34.941 2.108 1.363 
Blanzy . 

- 24, 9'; 
224. 998 - · 6 . 481 9 . o10 - 1. 6 11 1 049 25.6o 

l .oire 280.ô26 - 10 . 870 15.78~ 1 . 388 - 899 22. 45 
Auv.rgne 96. 290 - 3. \)42 5 .440 1.:?52 - 8ô2 23.9~· 
Cévennes 247. 354 - JO 630 1:'1 . i5·1 - 1. 2:i0 804 22. 9ti 
Aquitaine !80. 03H -- 6. 080 9.11 1 1.2';6 8ti9 
U"uphiné . 

- 25 
52 . 383 - 1 . 821 2,7 16 1 27 1 

Pro vence ( 1.) 
- fi •J3 iii 

Hostens (LJ . . 
90. 732 - 2 . ti4 1 3 \IIH - 2.007 1. 280 l fl .30 
21 .598 - - !50 7 

Autres mines ( H et J.) 
-- -- 801\ 19 

;'>0.890 - 2 Oi'O 2 . 873 - - 1 .637 -
- -----

Total France (ll.etl.. ) 4 -- --
ë>Î4. 774 

--- 16 1.1 41 233.994 - 1.433 933 24,05 
Sarre - -- - ---

I. :{ë.6. R6'7 
--- - - --- 37 . 920 57.7 16 - 1.6ï2 1 068 24 , 8(1 

Tot31 Ftancc el Sarre lH. ct l.) - - --
5. 9;l] . 64 1 -- - -- 199 .061 291 .710 - 1.482 !161 24 ' 19 

Fra nce ( 4) -- --
Nord-Pas de (:alais 560 G;;o - 92.274 132.525 l .or ra in e 245 .387 - 1 289 835 5,8, - 23 .i07 34.ôUI B1unzy . 5 1 . (120 - 2.08 1 1. 36i 6 - 6 .477 9 .5~) :1 Lo ire . 65 .607 - 1 .64 1 1 . 06ti 6 - )0 .638 15 .S25 Aut res m ine•(l-letl.) 180 . 629 - 1 . 3!lo 9 14 5,67 - 27 . 116 39 . 9 18 - - - -
Total Fra nce( I l tt l . t 1. 103. 293 - - --- 159.!! 12 --

212 . 162 1. 434 955 - 5,84 
Sarre 274 . 97;, -- - -- 38 . 028 57. 5:-!2 

--
- 1.67·1 1 .os:. ;, ---

Total France et Sarre 1 .:178. 2oR --- 197 . 840 289 li9·1 --
1 . 476 9i8 - 5,65 

Pays-!:las (;)) 1 .0 .. 5 .1)34 - -- -- --- 30 . n o 54 054 
- --- - -- 1 .641 - 24 

Gra nde-Bretagne -- --
Sem . du !l a u ];, .s.;,:J - 3 .680 li00 - 717 . 5<10 

c.lu j 22 8 5'1 - 4 . 197 . :luu ~ .0 1 3 - 1 . ,.8 -
- em au - 7 16 900 :! U'74 ---- - 1 .190 -

Allemagne (k ) - - -- --
Ruh r ~ 180 .291 - 30~ . 152 396 .722 3 . 400 
Aix-1ft Chap~ll e 124 .1)481 - :! 1 û~J r) 

1. ·180 1. 130 -
4-1 2 13 

27 . 4 18 2 . 57Ll 1 . 160 910 
BaSic-Saxe . - 7. 8~15 10 ,:.78 -

2 .450 1. 120 830 
2 149 182 33.'ï7ï2 7ï4 -:7ï8 -

To i Al X - 3?iïô 1 450 1 . 1 JO 

107 .f>25 
9 . 585 

154 155 
144 . 323 

1 .34~ 

12 . 5U8 

2 .372 

1. 971 
23.923 
16 .206 

2. 943 
11 0 . 628 

1 cr tri m. 
1953 

3 . 2\1:2 
t\40 
124 

27 .538 
62.911 

Mai 
1953 

11> .U26 
(a) 

"' E 
=~ * ... 

123 . 888 
10.116 

184. 920 
12:1.fi05 

1 8 19 

16. 150 

1. 390 

1. 725 
15 .532 
17 .34ù 
3.066 

1 i5. 4C.\l 

4C t rim . 
1952 
3. tor) 

756 
1 .067 

40.047 
91.4;'>0 

Avril 
1953 

"ï5.288 
1 (a) 1 

MAI 1953 

1 

97 . 243 
1 

1ti.251 
159 .97;, 
129.408 

3.06S 

2u.:32 

1 . 900 

1.720 
22.72 1 
15 . 494 
2.208 

98 H O 

72.918 
17.942 

145.227 
136.286 

4.9 15 

19.534 

4.627 

1.075 
14. 869 
17.8:.7 
2 . 245 

92.679 

) Cr ·trim. 
1952 

Moy mons. 
1952 

1":ti22 
l.U24 

:llO 
24.6·19 
72.:?81 

855 
3H 
191 

12 255 
29.630 

Ma i Moy mens. 
1952 1952 

1'7 0.23 16 . 669 

DERIVES 

"' ... 
a: 

1 c c: COKES ... 
"' "' ~ .. 

.a t 0 ~ 

-<[ .... 
\ l;ond 

Cl 
1:ond Cl 

t t < 
Surf . 

25,47 16, 02 302 .969 323.104 
20,4 9 !7,22 3 1.79 1 8. 267 
18,'77 12,02 - 17 . 4:14 
:{Q. 31 20 , 89 19. 49:1 17. 11 ?> 
24,13 15,93 - 14 . 682 
2\J , ~ s 22 , 21 - 113 273 
IP, 4-l ) ~ ,15 21 06ô 6.792 
13, 8 4 11 . ·15 - 6. 849 
:n . 10 30,31 - -
- - - -
- - - 1 .272 

- - -
24 , 85 16 ,94 i ::l l .624(3) 739. 617(3) 

1~0-1 1 11~\1 305.217 -
739.617(3) 1,036,8ll (3 

21 . .j] - - -
15 , 67 - - -
20,02 - - -
2:i,82 - - -

- - - -- - --
2 1.54 - - -- - - -
2"':, ~H' -- - --- - -
22,ï9 - - --

il . 2(" 191 .442 72.202 

12,04 17 - --
_23.3~(7 - -

- - -- - -- - -

( 1) ,\1 t Il"' k llll fl I l)')" ( hnlllih ('1 h,_:nttt) ( ! ) Mtnl'' ,! l"X p l n J :Jt iCIJ) \t>UtL·rra ine . . 
,lnn<.:Xt·-. tk" nllr1L"' ( I·r.tntt ~'1< "~o" r dt " 'k" t·l ' o~ · 1 1 . ( , )) t nmp,, la pr 1 t 1 . - ""~ ..... JI< ~t~~ tHn<:.-n.~ ... ~Hrt· '>1<-J- 1" 1 k · ' o< u c u >n cl' 'i USJnes no n 

1 ( ) Ah · " . -' · " t < t· t n ·t< ) . -- ( ) . . . 1'<1·)~· ( ~ 1 /ll .. ,,d. lt·\f·tl ,,,~, 

, , r , , r ; ,..,. 

' " llll' ~'""' m.d,,d ,e, ( .., ) Sur 1 cn, cmhl e ck . ·1 St llld lll~ du 2(,·7 ;lu 
' rnrn~: ,,., ( R) Semaine du 10 

-

----

_.: 

Journée des mesures 
relatives aux pressions de terrain et au soutènement 

organisée par INICHAR 

à Liège, le lundi 15 juin 1953 

ALLOCUTION D'OUVERTURE 

par J . VENTER, 
Directeur d'lnichar. 

Messieurs, 

J e suis particu lièrement heureux de vous souh aiter la bienvenue à cette Journée. Elle concerne 
les mesures relatives aux pressions de terrain et au soutènement dans la mine. L'objet des communications 
est donc de rendre compte des mesures réellement effectuées et d'en interpréter les résultats. 

Nous pensons, en effet, que ces mesu res constituent le meil1eur, sinon le seul moyen d'investiga
tion capable de résoudre le problèm e, particulièrement difficile en B elgique, du soutènement dans les 
ch antiers profonds. Actuellement, ce problème ne nous paraît pas résolu et il en tient beaucoup d'autres 

en suspens. 
C'est pour cela qu'lnichar avait organisé, en 1951, une Conférence sur les pressions de t errain 

et le soutènement dans les ch antiers d'exploitation. La présente Journée est une suite partielle donnée au 
chapitre des m esures des pressions e t des mouvements de terrain. 

M. Stassen, Ingénieur en Chef à I n ich ar, va vous rappeler dans quelques instants les conclusions 
essentielles de 1951. I l vous donnera ensui te les gra.ides l ignes des travaux effectués depuis lors dans 
divers pays à ce suje t. 

MlVI. les Prof esse urs Brison et J acquemin apporteront une nouvelle contribution à la mesure 
des pressions 1le terrain en tai lle, comme suite à leurs travaux à la S.A. des Charbonnages du Hainaut, 

à Hautrage. 
M. Audiber t, Ingénieur Divisionnaire au Groupe de Valenciennes des Houillères du B assin du 

Nord e t. du Pas-de-Calais, vous parlera des mesures des mouvements des épontes en voie. 
M. Chaineaux, I ngénieur au Cerch ar, vous d écrira les résultats des récentes campagnes de me

sures effectuées en Lorraine sous l'égide de la Commission française d'Etude des Pressions de T errains, 
dont le Président, M. Bosc, est ici présent. 

M. Weber, Bergrefendar, dont une communication avai t é té prévue, a dü se désister pour des rai-
sons indépendantes de sa volonté. 

I n ichar projette e t organise des travaux de mesurage en taille e t en voies. En taille, la difficulté 
pour m esurer la charge des étan çons est de t rouver d es boîtes dynamométriques permettant de faire des 
essais en grande série, à la fois précises, rustiques e t ne modifian t pas les conditions de sollicitation du 
soutènement. Pour la mesure de la résistance des é pontes à la p énétration, m esures qui donnent des 
indications de grande valeur, le matériel est au point. 

En ce qui concerne les galeries, une expérience vient de débuter dans un charbonnage liégeois. 
Dans la voie de base d' un chantier devant progresser de 900 m , une dizaine d ' espèces de soutènements 
seront placés, chacun sur une longueur de 50 à lOO m ètres. Des mesures nombreuses et éch elonnées dans 
le temps sont effectuées sur ch aque élém ent qui, bien entendu, est n uméroté et possède sa fiche. Une 
large part est faite au b oulonnage du toit qui.nous p araî t bien autre chose que ce qu'un humoriste en 
disait en 1951 : « Un parap luie pour les jours où i l ne pleut pas». 

J e rappelle à nouveau l'object if particulier de cette J ournée qui consiste à rendre compte de mesu
rages réels e t d'en interpré ter les r ésultats. 
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Cette Journée est spécialement destinée aux exploitants belges e t aura lieu uniquement en 
français. Néanmoins, lors des discussions, nos collègues é trangers pourront parler en allemand ou en 
anglais, la traduction ser a assurée. 

Au nom des Belges ici présents, j'adresse à nos hôtes d'Allemagne, France, Grande·BretaCtne e t 
des Pays-Bas, les meilleurs souhaits de cordiale bien venue. Ce sont tous d'éminents spécialistes en m~tière 
de pressions de terrain et du soutènement. Leur présence nous honore et témoigne de l'intérê t du sujet. 

OPENINGSTOESPRAAK 

door J . VENTER, 
Directeur van lnic.ha r. 

Mijne H eren, 

Ik ben bijzonder gelukkig U op deze Studie dag te verwelkomen. Deze zilling is gewijd aan de 
m etingen m et betrekking tot he t gebergtedruk en d e onderste uning in de mijnen. De mededelinrren stre
ven er toe een overzicht te geven van de m e tingen di e werkel ijk nitgevoerrl werden, en de uits lag~n ervan 
te verklaren. 

Wij zijn er inderdaad van overtui gd clat deze metingen h et besle, zoniet h e t eni "ste onderzoe
k.ingsmiddel zijn om h et in België bijzonder moei li jk vraagstuk op te !ossen va n de onder~teunin rr in de 
diep gelegen pij le rs. Dit vraags tuk b lijkt ons tegen woordig nog niel opgelost te zijn, en hierdoor blijven 
veel andere vragen hangend. 

Voor die redenen had Inichar in 1951 een Symposium ingericht over he t gebergtedruk en de 011_ 

der steunin g in de afbouwplaa lsen. De vergadering v an vandaag is een gedeeltel ijk vervolg op h et hoofd
stuk van de drukkin gs- en vervormin gsme tingen. 

Dhr S tassen, Hoofclin geni eur bij lnichar, zal U b inne n e~J.kele ogenblikken aan de wezenlijkste 
besluiten van 1951 h erinneren. Hij zal U vervolgc ns de hoofdh]nen m tecnzetten van de werken elie 
sedertdien op he L zelfde gebiecl in de ver scheid ene landen uitgevoerd wcrden. 

In aansluiting m et hun arbeid bij de N .V. Ch arbonnages du Hainaut, te Hautrage, zull en de 
HH. Professoren Brison en Jacqu emin nog: maal s een bijdrage leveren to t rl e meting van gebergtedruk
kingen. 

Dhr Audibe rt, Afclel in~singenieur bij cle Grocp van Valenciennes van de Houill è res du Bassin 
du 1 orel e t du Pas-de-Calais, zal U spreken over de metingen van de bewegin gen in he t nevengesteente 
rond de galerijen. 

Dhr Chaineaux, Ingenieur bij Cerch ar, zal U !le uit slagen uiteenzetten van de nieuwste meet
campag:ncs in Lotharingen, in opdracht uitgevoe rrl van de « Commission française d'Etude des Pressions 
de Terrain s », waarvan de Voor ziller , dhr Bosc, hie r aanwezig is. 

Dhr Weber, Bergreferenclar, clic evenecns hi er een bijdrage zo u brengen, h eeft zi jn medewerking 
moeten afzeg~en, voor re d en en elie va n h e m onafh an kel ijk zijn. 

lnichar overweegt en orga ni seerl m elin gsarbciden in pijlers en in galerijen. De metin g van de 
belastin g op de stempels in de pijle r s stuit op de mocili jkheid d ynamom eterdozen te vinden die Levens 
nauwkeuril-( en stevig zo uden zijn, de belastin gswijze van de ondersteuning nieL zouden wijzigcn, en h e t 
p;elijkt ijdi g- uitvoeren van een groo t aantal m e tin geu moge lijk zouden makcn. 

Voor de m eting van de weerstand van het n cven ges teen te tot hct inclrinJ!Cn van de slempels, het
geen kosthare inlichtingen ver sch aft , lip:t een maleri eel voorhanden dat voldoenin g sch enkt. 

Wat de :ralerijen hf'treft werd onlangs een proef ingezet in een Luikse koolmijn. In de voetgalerij 
van <'en pij lPr, rl if' 900 111 ver :redre, ·en mocl wonlen, w ll en een tiental versch illencle ondersle uningssoorten 
telk~ns ~~ ee.n lengte van 50 tot 100 m ele r aau gehrac ht worden. Menigv ulrl i~e meting~n zu llen op regel
matJ ~e t1]d tlppPn ui t:revoerd worden. Jecl er elemen t wo rdt genumme rd en hecft een e1gen steekkaart. De 
verankerin p: van h et han:ren rle ( mof bo ltin:r) krc<'~ h ic rbij een ru im aandeel. Zij blijkt ons heel wat m eer 
te zijn dan h etp:een een h umoriH in 1951 a is« een rqrenscherm voor schoon weder » be paalde. 

Ik . r! eri~ner no:rmaals aan de welbepaald e o pdracht van de huidige studiedag : berichten over 
daarlwerkeh.Jk mt:revoerde metinp:en en verk lari ng hi ervan. 

~:ze ';udieda:r i., in lw t bijzor~der bestE> md voorde Belgische m.ijnuitb.at ers. Frans zal de eni gste 
voertaal ZlJn. ~of'ht.ans zullen onzE> hurtenl andse p:a,.: ten voorde besprekmg Dmts of Engels knnnen spre
kE>n. Voor ile> Vf'rta lrn~ won lt l!f'Zor:rd . 

. ~!, naam van rlc> hiPr aanwPz i:r<> Rf' lgen ll f'C'I ik on7.e p:asten uit Dnitsland, Frankrijk, Groot
RrittannH' <'Il ~ed E> r lanrl van hartp wc> lkolll . Z ij zijn a ll f'maa l hoogstaande cl eskuncli o-cn op h et geb' d 

1 k 1 t . 1) 1 1 . . " Ie van p:elwrl!tec rn · rn onr Pr~ Plllllll)!. oo r 111n aanwezi:r hl' iil voe en wq ons zeer ve reercl. Zij l!et ui ~r t voor h e t 
bC'lan{! van hl't bPhanrh' lcl ondPrWf'rp. t: 

-

Introduction à la iournée des mesures 
relatives aux pressions de terrains 

et au soutènement 
par P. STASSEN , 

In génieur en Chef à IN ICHAR. 

SAMENV ATTING 

D e uifecn::clling /wrinncrf non de nicuwc opvallin gen ter ::nkc en cran de beslttifen die getroffen werclen 
op elit gebiccl r/oor vcrscfwiclcne ureem clc proe{ncmcrs sinc/s de /nternofionn/e Con{erenfi.e van L ui.k in 1951. 
Vier pun fen wecr/Jielc/en bi::om/er de aandac/Jt : 

1 ) D e weersfcmc/ van cie mu ur fegenovcr de inrlri.nging van. cie s l ijlen. Nieuwe proe{nemingen mel 
{1yclraulisclw persen « Dowly » en « Eisenwerk VVonlwim » fw bben de gerin ge speci{ieke weerslancl van 
d e mur·en. c/e be lo ngrijlw plaolselijlw v arialics en rie verminclering van elie weerslancl met cie tijd cloen 
uil scltijnen. H el basisv lak van cie meeste gebruikte slijlen i.s te k!ei.n om de voorziene laslen le clragen 
zone/et· in cie muur fe clringen. 

2) O c meling vern de cloor cie sl i j/en geclmgen lnsfen. D e gegeuens ::ijn talrijk, maar m oeilijk te inler
prc feren . j\lfc n fwn gemiclc/e lclen opstcllcn. mcwt· elit uo lstaal n ieL om cie invloecl le doen uitscllijnen van 
d e vcrsc/Jil/enclc {acl oren clie in cfe cont role PCJII /1 ef clak lussenkomerr . ln Groot -Brillannië fl ee{t iHû meer vcral
gemccnd gcbruik va n cie !Jyclrcwlisclw stijlcn « Dowly » foegelaten eenvo uclige en nauwkeu rige metingen 
tc verric /Ji en ::one/cr de onclcrslcunin gsvoorwaarclen le wij::igen. 

s) O c w ijze waarop cie omliggen c/c ferre ine n ::ic/1 verfwuclen en de sollicilalies van de ondersleuning 
in c/e o nlginningsga leri jcm. 

M en lwe{t d e meting van cie belasling cler uerscltil/encle lypen van galerijbckleclingen uilgebreicl en 
men fwe{t verscflillenc/e proeven mel t·oo{-boltin g uitgcvoercl. ::owel in fwt clak ais in cie muur. 

Talrijke waom cmingen bevesligen cie gun slige in vloecl va n elit procédé op /J e ! gec/rag cler ferrcinen en 
fw o{cl::akelijk op f1 e l /ossen en PersdlltiPen cler ban fwn. 

4) D e nie uwe meefappnmfen : 

0 ) Oc slralascoop laal. loc cie beu•eging cler s lm /n·s in een boorgat na le gaan . 
h ) D e romome/er /nerf foe cie relatievc bewcg ingen van clak en muur aan le !.onen en Le mef.en, zowe l 

de conuergcnf ie als cie zijc/elingse verp lcwLsin9. 
c) D e clynamomelers clic cie mcling uan de belosfing op de scfwciJtbckleclin gen mogelijk maken. 

RESUME 

L 'exposé rappelle les iclées nouvelles e t les con clusions émises sur ce sujet par divers expérimen tateurs 
é trangers clcpuis la Conférence lnlcrnaliotiCI/c cie Lir ge en 1951. Quaire points ont particulièrement retenu 

l'allen/ion : 
1 ) L a rés istance des murs à la pénét ra/ion des é tançons. D e nouveaux essais réalisés avec les pres-

/ 1 l(.qttes Dow/y e l Eisenwerk \ Vanlwim on/ {ait ressor·tir la faible résistance spécifique cles murs. 
ses 1 yc rer u . . l L . cl b cl l 
1 · / "ons locales importantes la climin u lion cie ce tte restslance avec e lemps. a sectwn e ase e a es van a < • 1 cl 
p{upa r·t cfcs élançons utilisés es/ en généml trop pel ile pour l~ut· permellre ce supporter. sans pénétrer ans 
leiLr [o nclatio n , les clwrges pour lesqu elles ils sont conslru.r/s. . . . , 

2 ) Let mes ure d es cfwrÇJes supporlé<'s por les étançons. L es donnees sont nombreuses, mars tl est tres 
ur ·fe d e les inlemréler. On peul étahlir cles moyen n es, mnis cela ne suffit pas pour me/Ire en évidence 

f ':nfh: en ce cles c/ if{~renls [crciC'urs qui inferuiC'nnenf clans le contrôle cltt to it. En. G r·andc-Bretagne. Z:emploi 
cie olus e n n /us cléueloppé cie> f'étcrnçon !J ydrcruliqu(' Dow/y permet de {aire cles mesures simples el. cor
red~s sans r~ocli[ier les conclitions de souf c"•n!'riJenl. 

- ) L e• comporl <?m enl ch•s épon tes <'1 /c>s sol/ici lotions elu. sou tèn.enwnl dons les fiCi lf'ries cl 'exploilaUo~. 
b n 0 in/ens i[ié /0 nJ('SUre cf<?s cfwro<'s s upporlé<!s par les cli[[éren ls types de reuêl!'menl des galenes 

e l 0 11 n [oit cl iuers essais cie bou/onnnge elu toi t <'1 el u mur. 
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D es observations nombreuses ont mis en évidence Les effets favorables elu boulonnage sur la tenue c/es 
terrains eL principalem ent sur les d écollements e l les g lissements d es bancs. 

4) Les n ou veaux appareils d e mesures : 
a) le stratascope permet d 'observer, dans d es trous de sonde, le motwement cf es strates; 
b) le romomèlre permet de mesurer e l d'indiquer les mouvements re latifs dtt toit el elu m ur. qu'il s 'agisse 

de convergence o u d 'un déplacement Latéral; 
c) les dynamomètres pour mesurer les so llici tations appliquées aux revêtements cie puits. 

La Conférence Internationa le d e Li ège en 195 t 

comportait une section intitulée « Mesures des pres
sions et d es mouvements d e terrains». 

Le rapport généra l présen té par M. de Crom
brugghe, au nom d 'lnicha r. en conclusion des tra
vaux d e cette section recommandait, en terminant . 
d'intensifie r dans les mines les mesures des cha rges 
supportées p a r les élém ents du soutènement. a u ssi 
bien dans les ta illes que d an s les galeries. 

L es exposés d e Mfv'l. Wohlbier. Brison et J acqur
min visaient tout spécia lement ce chapitre e t le rap
porteur disait à ce suj et : 

« Ces mesures sont indispensables s i l'on veut 
» contrôler le comportement d es é tançons en ta ille 
» et le compa re r aux caractéri stiques exigées. E lles 
» permettent seules de dé terminer les point s fa ibles 
» du soutènement e t l'infl uence des diffé rents modes 
» d'a ba tage ou de rembl ayage sur son comporte
» ment. 

» D a ns une ta ille. la na ture géo logique des épon 
» tes est une donnée de la nalw e. Il faut a dapte r 
» e n con séquence : 
» le mode d 'abatage. 
» l"' mode de soutèn"'ment. 
» la carac téris tique des étançons. 
» le mod"' de remblayage. 

» Seul('. la m('sure systémat ique. s i possib le conti 
> nue et s imult a née. des cha r!!es portées pa r un 
» nombre suffisa n t d 'é tançons permet d e coordon 
» n er ces d iffé rent s é léments d 'une façon ra tionn elle. 
" Les mêmes considéra tions valen t pour les cadres 

" de vo ies ». 

MM. Winstanley cl Evans on t a ttiré I'a llent ion 
sur la mesure des mouvement s rela tifs des épontes 
(verticaux e t horizontaux) c l toul spécia lement sur 
les décollements de bancs. C1·s mesures sont aussi 
d'un intérêt indiscutable pour les exploita tions. 

Le ra pporteur disait à ce sujet : 

« L'observation régulière des affaissements et 
» mouvements autour d'une laille indique ra bie n 
» souvent la cause d e difficu ltés éven tuelles et dans 
» quelle direction il fa u t cherche r le remède (rigi
» dité ou flex ibili té du soutènement) ». 

Les ra pports p résentés pa r les Conféren ciers d'a u 
jourdÏ1Ui exposeront les résult a ts des observations 
récentes faites d ans ce domaine en Belgique e t en 
Fra nce. 

L e but d e ce tte introduction est de ra ppele r les 
conclusions <'l les idées essenti elles publiées par 
d'autres expérimenta teurs. An glais. Allemand~. 
Françai s d epuis la Confér"'nce lnt r rnationa l"' d.~ 
Liège en 195 t. 

L 'exposé est d iv isé en qua tre pa rties q ui concer
nent : 

t ) la mesure de la résista nce d"'s é pontes à la péné
tration d es étançons, 

2) la mesu re des charges supportées pa r les é lan
çons e l d e leur cou lissement, 

3) le comportement des é pon tes e t les sollicita tions 
d u soutè neme n t da ns les galeries d'exploitat ion 
(' n in sistan t spécia lement sur le rôle du boulon
nage da ns fe renforcement du soutènemen t et le 
renforcemen t des ba ncs du toit e t du mur. 

4) les appare il s de m esure. 

I. - LA RESISTANCE DES EPONTES A LA PENETRA Tl ON DES ETANÇONS 

C'Pst· un poi nt très important et sur leque l on n '« 
peu l-être pas assez insisté e n 195 1. 

E n G rande-Br"'l agne. d e puis d e nombre uses a n 
nées déjà. MM. Evans d 'vVin slan l"'y on t C'n lre 
pris une campagne sysléma t iqu"' de mesu res pour 
déterminer la résistance du mur à la pé né tra tion d es 
éta n çons. Ils e n ont fait part dans les rapports qu' ils 
on t· présentés à la Conférenc"' d e Liège. 

C'est à la suit(' de cette campagn<' qu ' ifs ont cons
taté qu 'avf'c ff's sections de ba se d"'s é la nço ns 
habilw•llement ut ilisés. l"' mur d<'s d iffér('n(('S cou 
ches ~lait en général poinçonné a lors qu"' la charg<' 
sur les étançons éta it inféric•urP à 20 tonn1·s. Le con
trô le du toit dnns res chan tie rs étant sat isfa isant 
avf'C le mnlérid d(' sout r nl'm('nt dont. on di s po~a it. 
on C' n a ('Oncfu qu'i l él«il inuti le• d l'mployer drs 

éla nçons d'une résis tance supéri<'ure à 20 tonnes. 
Ce fu t l'origin e ('( fe dév('loppemcnt de l'é tançon 
hydraul iquf' Dowty dont la force portante est limi · 
lée à 20 lonnes. 

L'emploi d e plus en p lus généra lisé d e CI'S étan
çons d an s les rxploil a lions britanniques a permis 
d 'ob tenir de nouvell es données sur fa résis tance des 
épontes à la pénétration des étançons c t su r les char 
rtes q u(' ces étançon s su pporl<'nl. 

D ('s éla nçons hydrauliq u('S ont é té tra nsform és 
presses hydra u liques d 'un(' ca pacité d f' 20 ton nes eé'~ 
on a fa it des ; ssa is de poin çonnage d'é pon tes avl:'c 
des pl aquPs d nss isl' d r . différC'n ll:'s srctions. La fig. 
1 mon tre qu<'lques courh<'s de péné tra tion en fo nc-
tion d <' la , harge. AvPc un p la tea u d - . 
d [. . ( .,) f e 22,:> 1 m 

<' c tamf'(r(' 400 cm- . n charrrr att r~m 1 • f· · 
b < b e n c regu t<' -

--
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Pénétration dons le mur en mm. 

Fi~. t . - Courbes de péné tration dan' Ir mur, en fonction dl' 

ln charge exprimée en lon nes. pour des étnnçons D owly équipés 

de pied de d ifférentes sections. 

rcme n t jusqu'à 20 lonnes. La pénétration d ans le 
mur es t fa ible ct progressive (courbe A). 

Avec un pla teau d e 17.5 cm de diamè tre , ( 240 
cm~) la charge monte d'a bord régulièremen t jusqu'à 
t 3 lonnes. Sou s ce tte charge, l'étançon poinçonne I~: 
mur et la cha rge q u 'il supporte tombe à 6 lonnes. 

La charge n e remonte que faibl ement· a lors que 
fa péné lt a lion dans le mur atteint 12 ,5 cm. C e n'est 
qu'à celle profondeur que l'étançon trouve une 
nouvd fe assise suffisamment résistante ct que la 
cha rge supportée remonte régulièremen t jusqu'à 20 
ton nes. La pé né tration tota le dans le mur est alors 
de t 5·5 cm. Le même essai de mise "'n charge dans 
la même la ill e. repris avec un plateau de t 3 .5 cm 
de dia mè tre ( t 4 5 cm2

) . montre que l'étançon poin
çon ne le mur sous une charge d e 5 tonn es. La pén é
tration es t profonde et ce n 'est qu'à 10 cm dans le 
mur que l'étançon trouve u ne nouvelle assise suf
fi samm ent résistan te. La charge augmente réguliè
reme nt jusqu'à 20 tonnes. 

Ces essais montrent l'importance capi tale que le 
mur joue dans la tenue du l?it. Quand le mur cass~. 
la charge support ée par 1 étançon diminue et );. 
pénétrat ion continue sous une charge beaucoup p lus 
fa ib l"' jusqu'au momen t où le p ied d e l'étançon ren
contre u n b anc dur qui peul à n ou veau servir de 
fondation. 

Le p la teau de 13 .5 cm de diamètre qui poinçon
n e le mur sous une charge de 5 lonnes a une section 
de 145 cm2 ; cette section est d éjà supérieure à cellf' 
de plus de 8o % d es étançons en service dans les 
mines belges. En effet les étançons Gerlach . G HH. 
Schwarz-Becorit etc. on t d es sections qui vnrieni' 
d e 100 à 144 cm2

• 

Les types d 'é ta nço ns lourds pour couches de plu s 
de 2 mèl"res d 'ouverture on t raremen t une section 
d e base de 12 X 12 cm. 

* * * 

Au cours de l'ann ée dernière. lVI. H . Jahns d'Es
sen a entrepris d es essais simila ires dans les mines de 
la Ruhr avec des étan çons hydrau liques Eisenwerk 
'vVanheim transformés en presse hydraulique. Cettè 
presse peut développer une force d e o à 40 tonn es 
<'t les essais ont eu lieu avec une gamme de plateaux 
don t la section variait d e 50 à 500 cm2

• 

Les résul tats ont été publiés récemment dans la 
revue Glückauf ( 1). Les courbes de pénétration dans 
fe m ur en fondion de la charge présentent exacte 
ment la même a llure que celles qui ont été obte
nues en Grande-Bretagne. La figure 2 don ne les 
résulta ts d es essais e ffectués dans la cou che R1 au 
siège Friedri ch H e inrich. 
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Fig. 2. - Pénélrnlion dnns le sillon de charbon adhérnnl au mur en 

couche R1• en fonction de ln charge exprimée en kgjcm~. 

Les plateaux 13, 16 cl l i ont une section de 100 cm~. 

Les plateaux 1 c l 8 ont une section de 200 cm2. 

Eindringwe(! der Gnandplntte : enfoncement de la plaque 

cl' assise. 

Flachcndruck der Grundplntte : pression spécifique sur la 

placfuc d'nssisc. 

Avec une section d e 200 cm 2
• le mur est poin

çonné pour une charge spéci fique de 145 kg/ cm2 , 

ce qui correspond à une charge sur l'étan çon de 
29 tonnes. Sous cette charge, le mur casse, l' étan
çon y pénèt re tandi s que la charge tombe à 23 ,5 
t·on nes. La pénétrat-ion dans le mur augmente rapi
demen t a lors que l a charge reste constante. 

Au cours de t·rois essais effectués avec un pied 
d e 100 cm 2 de section , o n a obtenu la rupture du 
mur respectivement pour des charges de 13, 18 e t 
23 tonnes et fa pénét rat·ion a continué sou s des 
charges de 6 . 14 et 17 tonnes. (fig. 3). 

On constate des variations très importan tes de 
la résistance spécifique du mur d'un point à l'autre 
de la la ille el parfois même en des points très 
vois ins. 

On comprend a lors aisément. que même si tous 
les étançons sont parfaitement identiques. on puisse 
avoir une réparti tion inégale de la charge. Si un 
étançon poinçonne le mur. sa ch arge dim inue brus-

( 1) • Oie i'vlcssung cler Fcsligkcil dr, H nngcndrn und Licgen

tlcn in Strcbraum • . par Ir Or ln g. Hnns Jnlms - Essen. G lückouf, 

0 mai 1953, p. 4 '1"> il 4'i·l. 
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Fi~. 3. - Rupture du mur lors d 'un essai de pénétration - ur 

ln photo, le p lateau de base est 'ouligné par un Irai t !.Inne. 

q uement e l la pression se report e sur les é t ançon~ 
vois ins. 

Si localement. la résis ta n ce spéci fiqu e du mur 
est pl us grande. des étançon s vois ins peuvent donc 
supporte r des cha rges très différentes. 

C es mesures on t a u ss i mis en évide nce un autre 
fa it important : il s'agit de la diminution eTe la rés is
tance spécifique du mur avec le Lemps. D a ns une 
ta ille. on cons ta te un e d im in ut ion d e la résista nce 
spécifique du mur à p a rt ir du front vers les rem
bla is. D a ns u n exemple cilé pa r JVI. J a hns. la 
moyenne a rithmétiq ue des rés is ta nces spéci fi q ues 
d u mur da n s la nouvell e a llée éta it de 155 kg/cm~. 
dans l'a llée découve rte 48 heures a u paravant. elle 
n 'é ta it plus q ue d e 86 kg/ cm 2

. 

A u point d e v ue pra tique. ces mesures ont égalP
men t conduit à d'autres concl us ions in té ressantes. 

D a ns un chant ier, on avait u n sillon de charbon 
de 5 cm d 'é pa isseur qui colla it au mur. E n l'a ba n
donna nt, on disposait d'un e face lisse favorable a u 
pelle tage ma nuel; en l'enlevant. le mur était très 
inégal et s'écailla it. Les essais de poinçonn age on t 
montré que fe si llon de charbon o ffra it une me il
le ure ass ise au soutènement que fe mur sous jacen t. 

Dans ce cha n tier . rembl ayé pa r fau sses voies. fe 
cont·rô le du toit é ta it bon ma lgré fa pén étrat ion 
d e certa in s élançons da ns feur fonda tion . O n uti 
li sa it 3 types d 'é ta n çons don t les section s d e base 
é taie nt respecl iveme nt· de 120. 140 cl' 17 0 cm~. 
Tous ces étançons é ta ient conslrui ts pou r supporll"r 
40 tonnes. 

D'a près les mesures fa it es. les é la nçons de 12 0 

c m!! de section ne pouvaienl supporte r que de< 
c harges d e 10 à 18 tonnes ct ceux de 170 cm~. de 
14 .5 à 26 tonnes. 

L 'a uteur estime que. da n s ces con dit ions. il y avait 
in térêt à employer des étançons p lus légers. p lus 
ma nia bles. cou li ssa nt à 2 0 lonnes. mais avec u ne 
section de b ase de 170 cm2. 

C es observa tions mon tren t q u' il fa ul a dapter 1 ... 
sect ion d e base a u x caracléris liq u es q u 'on ex ige de 
l'é ta nçon. en fonction de la résis ta nce à la péné tra
tion des murs. V u fa faible résis ta nce spéci fique d· · 
Id p lupart d es murs. on a u ra it in térêt ù assure r IP 
soutè nem en t des cl1a n lie rs d 'abalage e n comb ina nt 
l'emplo i d'é ta nçons de bonne qualilé coulissant sou~ 
une c ha rge de '20 lonnes avec des p iles caissons ù 
large surface d'a ppui ( !e lles que JVla in sforlh - ]\11 ~
capi le- Cométaf). Des éla nçons de 20 lonnes son t 
e n gén éra l très suffisant s dans l'a llée en cours 
d'a batage et dans l'a llée de transport. tandis que les 
piles prendra ie n t les fo rtes cha rges qu'on ob serve 
ha bi tu ellement da ns l'a llée vois ine de la charnière 
d e foudroyage . 

II.- MESURE DES CHARGES SUPPORTEES PAR LES ETANÇONS 

En ce q ui concerne les charges supportées pa r les 
é ta n çons. les mesures entreprises d ans la Ruhr de
pui s que lques années ont é té poursui viPs sur une 
vas te éche fl f' ta ndis qu 'el fes se son t d évP io ppéPs en 
Sarre. en France. Pn G rand P- Brc lagn (' cl Pn Belg i
quf'. Tl y a liC'u d C' c ite r à cc suje l les rapport s d!• 
MJVI. Ku hn C't \t\loh lbie r. p résenlés a u Co ng rè-s de 
Leoben f'n 1952. e l l'é lude d e ]\IJ. V ida l. pub liéf' 
dans la Revue de l'Industrie JVIi néra le. 

En conclus ion des mf'surPs effpcluées en Sa rre. 
rvr. V ida l ~cri l : ( 2) 

« Pour donner des résu lt ats. les mPsures doivcn l 
» être nombreu~t'S el faite avec soin Pl mét hod e. 
» Pour avoir une vw· d'ensemble corn·cte df's p res
" sions dans unP laille d1• 200 mèlrPs. il C'St indis
» pensable de disposf:' r d'au moins 6o à 8o d yna 
)) mom!; lrC's de bonne qualit~. JVI. V idnl ins iste sur 
» la qun lifi calion du pf'rsonnd charg~ d1· su ivre IC's 
>> essai~ qui . d ans IP hruil 1'1 Ir• mottVC'f'lWnl dC' fa 

(2) , I\ ) C' ~ 11 r1 · ~ (1•· pr .. -.-.ioll .. cl(• h-11.a111 P<~' \ Vit l;,l. H(·vw · tl•· 

l' fllrlu <lril' "-1illt'•r<~l• · i"ill•·f 1 o;2, l' .fOl) ; 1() 

» ta ille. son t d iffici les à cond ui re. Les ch iffres son t 
» à rel eve r avec soin pa r d es exécuta n ts impart ia u x. 
» intelli gents et exercés ». 

li es t in d ispen sable d'em ployer un appare il d e 
mesure qui ne modifi e e n rie n les condili ons de tra· 
va il d e l'é lé me nt du sout ènemen t. O r la p lu pa rt 
des d yn a momèt res (IC's appa reils de Wohlbie r. Lo
senha u sen . JVla iha k e lc) onl la forme de la rges 
plateaux dont la surface est 2 ou 3 fois pl u s g ra nde 
q ue celle d u pied des élançons hahil u ellemen t u t·i
lisés. 

S i d ans un cha nlier à mur lendrC' on d ispose 
cô te à côte des é lançons ord ina irC's C'l des é tançons 
posés sur de la rges pla teau x dynamométriques, on 
modifie cons idérablf'menl les condili ons de soutène
ment. L es élan çon s ordi naires po inçonnen t le mur 
sou s des c harges rC' Iat ivf'mPn l faibles ct les étan 
ço ns su r d ynamomèt rC's son t a no rmalf'mf' n l surcha r . 
gés. Les mc•sures nP rPflèten l null rmC'nl l' image d r•s 
c ha rgf's n ormalPmPnl supr orléc•s r a r IPs élnnçons dC' 
la la ill!' . 

f .'appa rt>if d1' MM. Hriso tl 1'1 .Jé.lcq w·m in a le· 
qra nd avanl n~tc d'avoi r ung b n 1 1 ' f ' t ' d . ., ' < se ou a a t 1 en tt 

_ .... 
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que ù celle de l'é tançon. par contre l'apparei l est 
d'un maniement plus délicat. 

En G rand e-B retagne, l'étançon hyd raulique Oow
ty permet de fa ire d es mesures simples et correctes 
sans modifie r aucunement les conditions de soutè
nement. L 'étançon d ynamomét rique est un étançon 
o rdina ire équipé d 'u n manomèt re. E n d isposan t un 
nombre suffi san t d'é ta n çon s dyn amométr iques dans 
la ta ill e. on a immé diatemen t une bonne v ue d'en
semble de la ré part iti on d es chargC's sur les élé
me nts du soul ènem C'nl. (fig. 4). 

t 
~ 

~ :: 
1'\'onom~lr-to 

9f'Odu;. lnd'IQuOI'II 
la CI'IQn;t 

o•o''" ~,..lann~~ 

Soucnon fold~ 
•"plo C'<' du 
rr.o .-.om~lrc 

~·lon! l~s d~l:. 
p?~)n· l;:o 11"'0,..11~01"' 

Fig. •1. - E tançon dynamométrique Dowl)•. 

Les mesures fa ites avec des dynamomètres rus
tiq u es onl cependan t d onné des résultats et des re n
seign ements t rès u tiles à la cond u ite des exploitcl
Li ons. 

1) A Velsen, en Sarre, par exemple. les mesures 
ont démontré que l'étançon de re nforcement placé 
avan t le foudroyage ne supportait aucu ne charge. 

2) Les mesures ont aussi démontré que tous les 
étançons coulissent plus forte ment dans la mine 
qu'au banc d'essai. c'est-à-dire à la presse. Les cour
bes d'affaisseme nt e n fonction de fa charge sont 
toujours p lus apla ties. 

La mesure des charges permet de contrôler le 
fonctionnement des él ançons et de voi r s'ils conser
vent leu rs caractér istiques originelles après un cer
ta in lemps de service au fond. 

3) D 'après les mesu res faites ju squ'à présen t sur 
les étançons à frol'tement. on constate q u e la répar
L'ition des charges est ext·rêmem en t· irrégulière. 

JVI. Ku hn a présenté au Congrès de Leoben. en 
1952 . u n rapport très important sur les résultats 
des mesures effectuées dans les charbonnages d e 
la Ruhr (3). Les données sont· nombreuses. dit-il, 
mais il est très diffici le de les interpréter. On peut 
établi r des moyennes mais cela ne suffit pas pour 
mettre en évidence l'influence des différents facteurs 
qui interviennent dan s fe contrôle du toit. 

E n conclusion. l'auteur re lève les points suivanJs 
qui paraissent bien établis : 
1) la charge à front est e n général faible; 
2) la charge croît p lus ou moins régulièrement jus

qu'aux 2/ 3 de la largeur de l'atel ier de travail. 
C'est en général l'avan t dernière file d'étançon s 
vers l'arrière qui est fa plus chargée; 

3) la cha rge d 'u n él"ançon n e change pas pend a 11t 
les jours d 'a rrêt du chantier ; 

4) dans les chant iers foudroyés. l'accroissement de 
charge sur les étançons s'observe p ri ncipnlem ent 
à la fin du poste d'abatage. Il y aurait lieu de 
faire des mesures analogues dans d es chantiers 
remblayés; 

s) les courbes des charges prises par les étançons 
sont b ea u coup plus régulières et p lus calme~ 
q uand le toit est schisteux que quand il ·est 
g réseux; 

6) les étançons à frottement ont d es comportements 
très différents et présentent des irrégularités de 
fonc tionnemen t qui d onnent lieu à une réparti
tion très inégale des charges. 

III. - LE COMPORTEMENT DES EPONTES 
ET LES SOLLICITATIONS DU SOUTENEMENT DANS LES GALERIES D'EXPLOITATION 

Au Congrès de Leoben encore. de ux rapports 
très importa n ts on t été présen tés sur cc sujet : 

Le premier. de ]\1[. R itl'er (4) passe en revue tous 
les types de sout ènement en usage dans les voie:; 
d'exploitat ion des m ines de la R uhr. D e nombreu 
ses p ho tos pri ses d a n s les galeries permetlen t d e se 
ren dre compte de l'efficacité des soutènements el 
de le ur adaptation a u x conditions de gisement (pen
dage et ouverl·ure des veines) . 

( 4) c Grundzügc und Z iclc der Entwicklung des ncll1.citlichcn 

Abbnuslrcckcna usbnus. c rltiu tcr t nn Bcispiclcn nus dcm Gmbcn

betrir·b >, pnr le D r Hans U lrich Ritter - Gllicknuf, 21 ju in 

1952. p. 601 ù 625 . 

Le d erni er chapitre du rapport est consacré aux 
mesures des sollicitations du soul ènem ent des gale
ries. entreprises par M.JVI. \tVe ber et \ i\!ohlbier. 

]VI. Weber aurait dû nous faire part aujourd'hui 
des n ombreuses observations qu'il a faites à cc 
sujet et n ous regrettons v ivement son absence. 

Je ~e bornerai à citer un exemple de mesures 
faites par M. WebC'r. présenté par M. R itter (fig. 
s). 

(3) c Ergebnissc neucr Unlcrsuchungen nn Slcmpcln vcrschic

dcncr Abbnustrcbcn > pnr Otto Kuhn. Glückouf. 2 1 ju in 1952. 

p. 625 ù 630. 
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Fig. 5. - Mesures des charges supportées par des cadres Moll cl Toussaint Heintznmnn dans un" 

voie d'exploitation d'un gisement en plateures au siège Sachsen (d'après \Veber - \Vol.lhicr). 

Entfcrnung vom Strebstoss : distance au front de laille 

Belastung : charges. 

Nachgiebigkeit : nffaissernl'nl. 

Il s'agit d'une galerie d'exploitation dans une 
couche de 1.60 rn d'ouverture dont une section est 
revêtue de cadres Toussaint Heintzmann de 2 1 

kg/m. et l'autre de cadres Moll de 29.5 kg/m. On 
a disposé un certain nombre de boites dynamométri .. 
ques sur le pourtour et sous les pieds des cadres. 
On a mesuré les charges et l'affaissement jusqu'à 
220 mètres en arrière de la taille. 

Pour les cadres Moll, les dynamomètres 3 et 5 
n'ont pris aucune charge. Les pressions latérales 
et en couronne sont restées faibles, de l'ordre de t 5 
tonnes à 220 mètres en arrière du front. La charge 
au pied des cadres est forte el monte régulièrement 
jusqu'à 45 et 50 lonnes. Les cadres ne semblent pas 
encore avoir atteint leur charge maximum. 

La section de 2.85 rn de hauteur sur 3,80 rn de 
largeur à la base a été réduite à 2.52 rn X 3.68 m. 
La diminution de section est très faible: on constate 
une tendanet• au flambage des segments du cadre. 

Dans le cas du cadre Toussaint Heintzmann. la 
charge sur la boîtp 3 est restée nulle. La charge sur 
les boît~s 1 • 2 et 4 n'a jamais dépassé 12 lonnes. 
Dès quelle atteignait 12 t, le cadre coulissait et se 
déchargeait. A 200 mètres des fronts, le recouvre
ment des s<~gmenls alt(•ignail l.'jo rn à l'amont el 
1 .30 rn à l'aval. 

La section originelle de ).1 o rn sur ).fia rn était 
réduite à 2,20 rn sur ).54 m. CPtlt• st•ction était 
encore suffisante pour lf's h<'soins du chantier. 

Il y a lieu de n·mar~fUPr c!w', duns cet exemple, le 
cadre Moll t•st posé d unf• façon assez irrationnelle. 
Si les serneflt•s avaient été posées au niveau du toit 

de la couche, le cadre aurait été entièrement encas
tré dans le. toit; il aurait alors participé au mouve
ment de 1 ensemble du toit et suivi son affaisse
ment en fonction du tassement et de l'écrasement des 
remblais. Les sollicitations du cadre Moll n'auraient 
pas été plus fortes que celles du cadre Toussaint 
Heintzmann. Le creusement de la galerie aurait 
coûté un peu plus cher mais à 220 mètres en arrière 
du front, on aurait conservé une hauteur de plus de 
3 mètres et le danger de détérioration du cadre aurait 
été complètement écarté. 

Dans le cas de fortes sollicitations sur une gale
rie, c'est certainement cette solution qui donnera le 
plus de satisfaction; elle a l'inconvénient d'être plus 
chère par suite de la consommation importante de 
bois de piles. mais elle est cependant économique 
car elle ne nécessite aucun travail d'entretien. 

Le deuxiùme rapport important présenté à Léoben 
est celui de MM. Jacobi et Middendorf sur le bou
lonnage du toit dans les galeries d'exploitation au. 
siège Neumühl ( sJ. 

Les observations et mesures faites à propos du 
boulon"!age du toit à ce siège s'inscrivent dans le 
cadre d une vaste étude d'ensemble entreprise par : 

la direction du siège, 
la D.K.B.L. f't, 
la Gutehoffnungshüttf' (G. H. H.) 

( 5) Extrait de .- Ankernusbau in Abbauslrccken :. par H. Mïd

dtmdorf et D. Jnrobi. Gliickaul' 21 juin 1952, p. 6'.>6 à 644. 

t 
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Il s'agit de déterminer les sollicitations subies par 
les roches et le soutènement d'une galerie d'exploita
tion quand d'un côté on a du remblai qui s'écrase et 
de l'autre, le massif de charbon en place. 

Les sollicitations du soutènement des galeries sont 
fonctions de ce déséquilibre et des mouvements qu'il 
engendre dans les roches. Il existe une différence 
fondamentale entre ces galeries d'une part et d'autre 
part : 
- les galeries en roches. 

Les esais ont eu lieu à l'étage de 830 mètres dans 
la voie de transport d'une taille chassante ouverte 
dans la couche Albert 1er de 1.12 rn d'ouverture 
et inclinée à t 2°. Cette voie a été poussée 90 mètres 
en avant du front de taille. Les boulons ont été 
placés dans une zone non influencée par les tra
vaux d'exploitation dans le but d'étudier leur com
portement avant, pendant et après le passage- rie 
l'exploitation. 

Avant le boulonnage, le soutènement de la galerie 

Fig. 6. - Nature des terrains encnissants. Bosseyement et revêtement dl' la voie 

de tmnsporl dans la couche Albert l. 

les galeries avec exploitation des deux côtés, 
les galeries des mines drnéricaines le long des
quelles on n'exploite généralement pas (on ahan· 
donne des stots importants de charbon pour les 
protéger). 

Uill. ' 1 !i 1 i 1 I j 
,~ ' ~ 1 

& 
9 

6 1 =l ,.._ 1 

1m o.sm 

~~~1:1: i ~ 4 1 
1 ~ 4 ' 
l' 
' -~ r-

0,9m 

IJ J ! i 
1 ~ t t 9 i .r t t t 
:"-~ f;:' 

0,9m 

Fig. 7. - Vu" en plan de la voi(' de tmnsporl dans la coucht• 

Albert 1 av"c définition des Sl'clions équipées dl' rcvMenwnl 

<lifférent : 

Tür~tück" : revêlcml'nl constitué de portique~; 
G!'mischtcr Aushau : rl'vêtement mixte. 

Ankerausbnu : s"clion t•nliè•rcment boulonnée. 

était assuré par des portiques distants de t rn d'axe 
en axe. Ces portiques étaient constitués d'un raii 
porté par deux courts étançons en bois, reposant 
l'un sur un mur de pierres et r autre à mi-hauteur 
d'une pile de bois (fig. 6). Le mur de pierres était 
édifié dans une basse taille de 2 rn de longueur. Ce 
soutènement offrait une certaine élasticité. Le toit 
était entaillé du côté amont sur 0.50 rn et du côté 
aval sur 1.30 rn d'épaisseur. Le mur était coupé 
de façon à disposer d'une bonne hauteur de char
gement. 

Fig. 8. - Disposition des boulons et du bosseyement dans la 

section équipée d'un revêtement mixte. 
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Lors du boulonnage, on plaça a lternativem ent un 
portique e t une rangée d e boulons à o,ço m l'un 
de l'autre. On espaça de p lu s en p lus les portiques 
en dis posan t en t re e tLx d'abord d eu x. p u is trois 
rangées d e boulons (fig. 7 et 8). D a ns les 25 d er
nie rs mètres. fe coupage d e la gale rie eut lieu uni 
queme n t da ns le mur. ce qui permit d e bo u lonner 
les bancs intads du toit ; on aba ndonna les porti 
ques (fig. ç). 

3500-----1 

Fi~:. 9. - Disposition des boulons ct du lmss~y~rtll• nt dnns la 
section entièrement boulonnée. 

Au cours d es essais. les observa ti on s on l é lé 1 rès 
nombreuses e t on a m es uré : 

t ) le rapproche ment des é oonles. 
2) les changem e nts d ' inclinaison des b a ncs, 
"i) les ouvertures e ntre b a ncs déco llé:: 
4) les glissem en ts d es bancs du lo it .. 

0eo m 60 

cm 

{nlf<rnung vom Kohlens/oO 
Kohft Vus~/1 

;o qo 60 meo ~ .. 

Fi~. t O. Affniss<'IIINIIS t•t J,;ro ll~m~nls d<·s hanrs du tnil sttimnl lt· prnfil n 
Inn!! d .. ln JllllcriP. 

1 :nt fl·rnun~ vont Koltl<'n .., l o~s : cli , lnnn· ëtu front cfp 1;1illt· . 

\ 'ersnlz : n·mblc.~ i s . 

Kol• l<' : lllh<sif dt· d oarhun. 
Sl'nkung .: a fl ; li o,;~t·r~wnl 
AufhliitiNull!( ,1;., ullt·ttwnl 
Ahst·nkun!( cft•r ~t n · t kt·n li"h- Alf.,iswttwttt tlu toil ,J,. 1., l!· d•·ri•· 
Tlirstückr· : purtiqu<·• 
A nk,·rottlsiJ.ttJ . lwulon .. 

f t·slpunkt poi11 l li .X<· 
~l'"''' nkt·r l~tlldon "' (If' fllt'" ll'' ' 

( Les observat ions 3) c l 4) on t cu lieu dans d es 
!rous de sonde d e 45 à 220 mm d e diamètre) 

5) les charges su r les montants J cs cadres trapé · 
zoïda ux. 

6) les efforts de tra ction su r les boulons, 
7) les charges sur le remblai après passage d e la 

lai lle . 
8 ) le tassement· d es rembla is. 

M esura d es affaissements cl cles clécollcmenls. 

D éjà à 8o m èlres en avant du front· de ta i lle . on 
observe d e faib les affai sseme n ts qui a u gmentent 
lent ement e t linéairement ( fig. to). 

A 20 m ètr es, l'a ffa issement du loi! csl d e 12 m m. 
A l'a pproch e d e la la ille. l'a ffaissement augmente 

plus rapidement·; il allcinl 50 mm au passage du 
front·. A près le passage d e la la ille. il a ugmente très 
rapidem ent; il est d e 240 mm ( 24 cm ) à 2 0 m e t 
at te int 33 cm à 8o rn en a rriè re de la laille. 

L 'a ffa issem en t lot a ! du loi! est le même dans la 
section boulonnée que dans cell e revêtue de cadres 
trapézoïdaux (voir courbe inférieure sur les deux 
diagrammes à droite c l à gauche d e la f igure 10). 

C'est n orma l car l'affa isseme nt du loi! d épend du 
tassem ent des rem b la is. 

Cep endant les v ides c nlrc les bancs décollés sur 
une é paisseur d e loil d e 2.70 m sont lrès diffé re n ts. 
La somme d es vi des entre ban cs sur celle é pa isseur 
l'SI obt enue pour c hacun e d es nbscisscs e n m esurant 
la diffé ren ce d es o rdonnées entre les cou rbes infé
rie ure e l supérieure sur chacun d es dia grammes. En 
comparan t les décollemen ts dans les d e LLx tron
çons d e ga le rie éq uipés d es d rux revêlcmcn ls dïffé
ren ls. o n o hlie nl les va leurs reprodui tes au tableau 1. 

TABLEA U 1. 
S omme d es v ides entre lrs b ancs décollés pour une 

é pa isseur d e loi! d e 2 .70 m. 

à 20 m en avan t 
d e la ta i Ile 

à 30 rn e n a rrière 
de la laille 

à Ho rn en arri è re 
d e la lai lle 

end res 

lrnpézoidnux 

1 tl mm 

O') mm 

75 mm 

boulons 

7 mm 

; o m m 

40 mm 

f)a ns f~ lronc;on boulonné. les p lus gra nds décol
f c:me~l s .s ob servent au delà d e la li m il e d'a n crage. 
c esl -a-d~rc en tre 1 .20 r i 1.70 rn d e haulrur; celle 
~hsrn·a i JOn m on tre que fe bou lon nagr tra nsforme 
1 empi ln ge des h nncs inférirurs en une d a lle p l . . cr· ) u s rcs•slan le I!J. t t a . Au ronl raire. da ns le lron -
<;on revêtu d e portiques. les p lus grands décolle
m~nl s <~n l lieu e •: ln· IPs llil ncs r ons l ilua nt le prP
m ll'r mc·l re d<' 1 oll ; d~ j <'t à ï mè•l n•s r n a rriè re d e 
la ln illf'. il s a l leianenl 3 % d t' l'épa isseur d r roch e 
<•nv isn::(éf' . Ces décoiiPmPnl~ d o nnenl lir u à une 
forl f' rourburf' des hnnrs i nf~r i f'u r~ f' l ceu x-ci se 
l>ris(' nl ,., sf' d é litPn l ( fi a . tth). 
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Fig. t t n . - Défoll~nu•nts d~s h;m rs du toit dnns ln sert ion 
bou lonnée- : 

o) plus p,-tit \'id~. 

f,) plus J,!rnnd \'idP. 

J7ig. t 1 b. - Décollements des bnncs du toit dons ln section snns 
houions 

a) plus grand \'ide. 
b) plus petit vide. 
Nnchgebcndes Auflagcr (Vcrsntz) : appui qui s'affaisse 

(remblais). 
Festes Aullagcr (Kohle) : oppui fcnne (nms.if de charbon). 
S lnucltung : compression. 

Bohrlodmchse : nxe <les trous de sonde. 

P our la dalle d e toit b oulo nnée. le d écollemen t 
n 'est que 0.5 % à 5 m e n arri ère du front el 1.2 % 
à 40 rn en a rriè re d u f ron l. 

Une cou pe transversale d e la galerie m on tre d es 
a ffa issement s du to it très différen ts le long d es deux 
pa rois. La figure 12 donne les cou rb es d 'affa isse
ments pour d es dis tances croissantes à partir du fro n t 
de (·a il le a in si que les v ides entre ban cs d écollés, me· 
surés sur une épa isseur d e toit de t m . L e tableau 2 

résum e les données essentielles d e ces m esures. 
L es d écollem ents ont é té mesurés dan s d es l'rou s 

de sonde. lis son! d'abord plus g rands le long des 
rembla is mais a près tassem ent. ils sont plus impor
tant·s au centre d e la galerie. 

2l 
; q 

?6 
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Fig. t 2. - Affaissement du toit de la ~al cric sui,·ant une section 
lrans,·ersalc i'l des cl istnnccs diffé rentes du front de taille (dans 
ln section revêtue de portiques). 

Les valeurs données en mm sur chacune des courbes indi

quent les décollements des bnncs constituant le premier mètre 
du toit. 
15 rn \ 'Or dem Kol.lcnstoss : t 5 m en m·ant du front de 
taille. 
Am Abbilustoss : au pilssa~e du front. 
25 111 ct 75 m hintcr clcm Ahhaustoss : à 25 111 ct 75 rn en 
urrièrc du front de tnillt'. 

Glissemen ts ela bancs. 

L es observations dans les sondages ont révélé 
d es gl issem ents d e bancs importan t·s. d e l'ordre d .:: 

30 mm dans la section revêtue d e portiq ues 
15 mm dans la sect ion boulonnée. 
L es bancs inférieurs sont toujours p lu s décalés du 

côté remblai que les bancs su péri eurs. L es repré
sentation s schéma tiques (fig. 13 et 14) expl iquent 

r- -, -- -T---r - - - - --
1 t 1 1 

Ba!Ùm•erlangirung 
1 

1'~-- -~--

Nachgebendes 
Auflager 
(Versatz} 

Fig. t 3 . - Représentation schémntique des mouvements des bancs 
du toit par suite de l'nHnissement inégal des dcm: appuis (pour 
le \'OCabulairc. voir fig. Il). 

Bnlkcnverltingcrung : nllongemcnt d<' ln poutre. 

TABLEAU Il. 

Somme des vides entre bilncs décollés sur 1 m 

Affnisscmcnt du toit d'épaisseur 

Distanc~s à partir du front de taille cûté rt'mbloi 1 cûté charbon côté remblai 1 nu centre 1 côté charbon 

au front d e la ill r 4 cm 2 cm 9 mm 8 mm 2 mm 

à '25 rn en arriè re t8 cm 8 cm 35 mm 35 mm 4 mm 

à 75 m (' 11 a rriè re 25 cm 12 cm 35 mm 43 mm 5 m m 

·-
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n Süden ~ ~ Norden 

tt 
~ ~ 
~ ~ fil ~ Verschiebung~ 

,~ ~ 60-70mm 

~11 ; · ( (gescMfzf) 

~ J 
~ ~ 
! 

F ig. 14. - G lissemen ts trans\'ers<>mc dan> un sondilJ!e de gra nd 

d i<> mètre. 

Einfn llen 1 2". lnclin <> ison 1 2". 

Bohrloch : trou de sonde. 

Ahbauseite : côté exploité. 

Versch icbungen 60-70 mm (gesch iitzt) 

ù 70 mm ( évolués). 

déplnccnor nts ()() 

ces mouvemen ts d'u ne façon très suggestive. L 'in
flue nce d u tassemen t d es remb la is su r les g lisse
ments de ba ncs est b ien mise en évide nce sur la 
fig. 13-

L es boulon s do iven t su rtout s'opposer a u gli sse
ment d es b a ncs. ils ne supportent que ra reme n t des 
e fforts d e tract ion importa n ts ( fig. 15) _ 

J'if.! 11. - f ,lwft,grapLit· <t l'int('• rit·ur tl ' un trou d<· ~o,ond l · d ~· 

J.:ritlld (li;uu• ·frr· ruordr,tlll j, . d,··pl:-ut·uwnl n·l.atil cl 1 • .., IHuu"' ,111 lnil 

( f .H tlt•uiÎ lunr• /·r l.s1ri•<· uumlrt · l'illiJI''rlitiHt· till ,gli,....;t·uu·nt n·lott if) . 

- --- ----- - ··--

M esure des efforts d e lraclion sur les boulons. 

En avant d e la tai lle, la traction exercée su r les 
b oulons ne dé passe pas 2 à 3 tonnes ( fig_ 16) _ 

A u passage de la ta ille. la traction monte à 5 e t 

Sprünge unltr 1t wurden vemacii/Jssigf 
10 
t 
8 

9 

l 

---

8 

--- __ t:__ ---

5 

·- · 6,_ ---

\ 
-, 

\~ 1 . 
\ v· \J 
l 
·" 

---

-~ 

b\~ 

l inbri ngen 
ker cler An 

--
!---= - \< 

H.,~ai-Gt!J<r 
f iir l vglrofl 

mtssung ''· , 
0 60 m ~ 90 JO 20 1~~ r 10 m 2 0 

Versalz Kohlt 
Enffpmung vom Kohl~nsfo/J 

Fi~. 16. - E fforts de traclion su r lc·s houions 5 i1 A. A ppare il 

rvlnilmk pour mesurer les tractions. 

Z u(! : lraclion . 

EnlfernunJ! vom Kolclenstoss 

Versalz : remhlni. 

Kohle : cha rbon. 

dis lance nu r ronl de la ille. 

A nslehe nde Kohlc : ma~sif d<' chnrbon c•n plar ... 

6 lonnes. Imméd iate men t après, les boulons p la cés 
du côté remb lai se décha rgen t, la trac tion sc stabi
lise entre 0.5 e t 2 lonn es. Pour les boulons situés 
du côté charbon, la tract ion m on le ju squ 'à 6 ct 8 "' 
tonnes. puis se s ta b ili se éga lemen t déjà à 15 ;~ 
en a rrière de la tai lle . 

La décha rge d es bou lons côté rembla i ct la t·rac
tion p lus g rande su r les a utres sont une con firma tion 
du glissement des ba ncs vers la zone exploitée et 
des so lli ci ta tions a uxquelles les bou lons doivent faire 
face. 

C fwrges supportées par las mon tants eTes cad res tra
pézoïdau...x. 

A 50 m e n a vant de lu la ille, la cha rge sur les 
monta nts est d e 2 lonnes environ: à 10 rn , elle 
mon te à 5 (tof~nes C')l a u front d e ta ille . elle a ttein t 
16 tonn es tg. 1 ï - Au passage de la ta i Ile, les 
mont a n ts ont é té en levés pour pc rmc•ll r<' le ri page du 
convoyeur. 

20,--,- -.--.-- T"---..-
t 
76 """~~'---!1----l-4--l 

Fig. 17. - O ingramnw ries clcar<'cs suppnrlc'•~s J n ' par f"S mon· 
ln nls des cadre'.< trapézoïdaux. 

Vv'ohlhie r-D osc : rlynaucouci·lrl' de· \ Viih ll,ic•r. 

SC'Izcn pos<' de J',;tnn\·0 11 . 

R icgrl : SC'nwllc. 

f-fa rtlcnlzkc·il coin <'n hoi~ d ur. 

\i\'p~gesch lnJ.wn t;lan~ ons C"nlt•vé!' . 

-

-c
l 
1 

1 

..r
I 

t 
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1 
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E n a rrière de la la ille. on ob serve une monté~ 
ra pide d e la cha rge: elle est déjà de 18 tonnes à 2 0 

mètres. Q uand la distan ce au front de laille aug
mente . la cha rge reclescC'n d à 16 tonnes et sem
ble se s tabili ser. 

La ch a rge sur u n montan t vois in (n° 52 sur h 
fi(!. lï) varie d e la même façon ma is la semel le en 
bois disposée sous le mon tant a cassé sous une 
cha rge de 16 lon nes. ce q ui a cu pou r effel de 
Fa ire rcdcsccnclrc progress ivemen t. à 8 tonn es. !,, 
charge su p port éC' par ce montan t. 

Charges supportées par les rembiCLis. 

Les d ynamomè tres placés clans les remb lais ind i
que n t une cha rge c roissan te à partir d u front de 
la ill <' ve rs I'.Hrièrc ( fig. tS). A t OO m du front. la 
c ha rge n'é ta it e ncore que de So l<g/ cm~. soi t environ 
40 % de la cha rge normale H Il à celle profond eu r. 
L'cxistcnc<' d 'u ne cu lée a rrière n 'a pu être mise et~ 
évidence pa r ces mesures. 

~ 

1--+--+--~:-----+--1-~ 600 ~ 
~ 

·~ 
~--4----+----+---4-~-4--~ ~00~ 

~ 

1?0 m 100 80 60 40 
f nffernung vom KohlensfoO 

F i!-!. 18. - Dinarnmmc mo nlrnn l l'évolution des dmrgcs ~uppor

técs p:cr les rcmblnis. 

Druck im Ve rsn t7. t/ m" : pression sur les remlcl<>is en 1/m" 

En conclusi on. l'au teur insiste sur l'effet favo
rable du boulonnage dans la tenue de la voie. A 
vu e. on consta te une d ifférenc<' ent re les sections 
cadrées c l b ou lonnées. D a n s la sect ion cad réc. on 
cons ta te un écaillage du toit: les décollement s en i re 
les ban cs elu bas to it ct les gl issemen ts relatifs cnlrl' 
ces ba ncs sorü plu s gran ds que dans la sect ion bou
lon né<'. Les b oulons consolident le· toit <'l lransfor
mc•nt l'e mpilage des b ancs en un e dal le plus résis

tant e. 
Q ua nd on fa it du boulon nag<' . il faut la isser Je 

toi t in tact. c'est d e cette façon qu'on s'oppose le 
mie ux a u x poussées latérales. Il faut égalC'men t poser 
les boulons a u ssitôt que possible après la d écou
verte du toit. 

Dan s les (!a le rics avec massif en place d 'un côté 
C't rr mbla i d e l'a u tre. il faut. av<'c lous les ge nres 
de revêtement. édifier u n mur de remblai suff i
sammr nt la rge cl compact pour diminuer la flexion 
des ba n cs et évit er la format ion d e fissures <'t de 
zon<'s comprimées dans la sect ion de la galerie. 

* * * 
Aux mi n <'s de f<'r d r l .orra ine. on a égalc•m<'nl 

fa it' une· ca mpn(! rw d <' mc•sun·s in lérc•ssan lrs clans 
des j:!alt' ri<'S bou lon nées. Les conditions y son t diffé
rc·n lC's d r n ·ll <"s des minrs hr>l(!<'s d t· charbon . mais 

la lecture du rapport pu blié dans la R evu e d e l'In 
dust rie l\'linérale (6) peut apporter des don nées très 
utiles à ceux qui désirent e ntrepren d re des essais 
de boulonnage en galeries. 

* * * 
Essais cle bo ulonnage du mur a u moyen cle fe rs à 

béton ci m entés ((} . 

Par a na logie avec les di spositi fs d 'ancrage u tili
sés pou r fixer des machi nes à leur fond a tion, M. 
Langcchr. Directeur d e la M ine H ausham en 
H a u le Bavière. imagina d 'utiliser des fe rs à b éton, 
d isposés dans des trous forés dan s le mur et noyés 
dans d u ciment. pour empêche r ou freiner les sou
lèvements d es ban cs d e roches. 

L es fers à béton utilisés ont t4 ou 19 mm de d ia
mètre. Le fe r a un profil brisé pour a u gmenter 
l'adhérence et il est noyé dans u n ciment à prise 
rapid e ( fig_ 19). 

Probesrob Gewohn/icher A nker 

Fi~t. 19. - Ancrn(;!c du mur nu moyen de rcrs à béton c imentés. 

Probeslah : tige cl'essn i. 

GcwOhnlichcr A nkc r : nncmgc ordinaire. 

i\ lcr(!cl : nmrn(". 

Sandslcin : grès. 

L <'s premiers fC' rs d'an crage ont é té éq u ipés d 'une 
oreille pour permettre l'exécution d' essais de traction. 
V ingt q u a tre heures après la pose . u ne forte trac
l ion n e donne lieu à aucun déplacement d u fer et 
la ruptu re a lieu immédiat eme nt sous l'oreille. c'est
à -dire tangentiellem ent au b ord d u trou ; la tige 
de 14 mm de diamètre casse sous u n f' traction d e 
6 à S tonnes cl celle d<' t9 mm de diamètre sou s u ne 
traction de 10 à 14 tonn <'S-

D a ns sa form e définitivc. le fC' r cst recourbé aux 
deux extré mités. l i C'S l cn foncé dans un trou de 
42 mm d e diamètre et d e t m de profondeur à moitié 

( 6) • Le soutècwmenl suspendu dans l ~s :'- !ines de fer ~ . par 

:'- li\ 1. Brcslenu. ! lem in, JJ .. rdlicko. Pierre cl T inee! in. 

Reni<" de l'lndust ri ~ j\ linc'•roll<• , 1 CJ32. oclobrc - n° 585. p . 

725 ù ï ô2. 

(7) Extrait .1~ , V.·rwdu· wr y,.,. .. ,k,·nucg der Gcbirgssch ïch

len. bt·s.mcJ .. ,, im Lic·(!c•ncl~n > pnr L. LnngN-kcr. 

G liirkouf. A ~tm·c · cnlm· 1 0~2 . p. 1086 il t ono. 
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rempli d e ciment. D ès que le fer es t · en place. on 
achève le cimentage du trou. A l'orifice, il n 'y a 
qu'u n s imple bouchon de ciment ; il n 'y a p as de 
plateau de recouvremen t. 

Avant l'ancrage, le mur de la ga lerie gonfl a it" à 
quelques mètres en a rrière d e la ta ill e: actu elle
ment. le mu r est en core intac t après plusieurs mois. 
L 'an crage presse les ba n cs les uns con tre les au tres 
e t empêche leur mouvement; on constit ue en quel 
que sort e un massif de roche a rmé. 

Ce d ispositif d'ancrage coûte 12 à 20 fra n cs par 
t~ou sans compter les fra is d e forat ion. Il présent e 
1 avantage d e pouvoir être mis en place immédiate
ment a près l'enlèvemen t du c harbon. même dan s une 
couche de fa ible ouverture. La flexibilité du fer à 
béton permet de l'introduire da n s le trou, même si 
on n e d ispose pas d 'une ha uteur égale à la lon
gu eur de la lige. S i des travaux d 'ent retien sont 
11écessaires, les fers à bé ton sont fac ilemen t enlevés 
ou sciés. 

IV.- LES APPAREILS DE MESURE. 

t ) L e stra tascope. 

L e stra lascope es t un ins trument optique q ui a 
é té mis a u point par le Bureau of fVlin es a ux Etals 
U ni s. Il est b asé sur le princ ipe du pé ri scope l' i 
permet d 'effectuer d es observa tions à l'inté rieur de~ 
sondages . L 'in strument comporte une lunette d'ob
servation e l un tube à rallon ges. pourvu en tê te d 'une 
a mpoule électrique de 4-5 volts qui éclaire les 
parois du trou. Les rayons lum ineux sont mmenés 
à l'ocula ire pa r deux pri smes (fig . 20). L 'ampoule 
es t a lim ent ée par la batte rie d 'une lampe à casque. 
L'observa tion se fait a u moyen d 'un e lune tt e d e 
visée d 'arme à fe u. 

Fi,::. 20. - P la n srhénmliquP du slralascopc pour l'observa lion 

11 f'inlt' ri<·ur dr !rous rf,. sonrfc· ri,. )fi """ d,. diami• lrc· Pl dr 3 ;,. 

dr profondc·ur ( appawi l conçu par Ir Burr•au uf :O. IinPs nu x F.!als· 

l 'ni•) . 

If pxistc• dPux lypPs d'apparl'il - l' un pour 
['exa mc' ll v isud sc·u iPment Pl q ui pntl (•ln· <' mploy<' 
dans ck s t rou~ c!c· )Omm d<' diam<'lrP c· l d P 3 m d(· 
profondc·ur f au l ri' JWrm<'f dP photof.!mph ier (cs 

parois du trou: da ns ce cas le trou de sonde doit 
avoir 6o mm de dia mètre cl la profondeur d 'inves
ti gatio n est portée à 6 mètres. 

Des essais sont actuell ement en cours aux Etals
U ni s d a n s une galerie d esservan t une longue ta ille 
chassan le . Plusieurs son dages on t été forés d a n s 
le traçage cn f(' rmc C'l d es observations fréq ue ntes 
avec photogra phie d es pa ro is permc ll c nl dc suivre 
le comporlcmC'nl d('s lNm ins en avan t. au passage 
ct à l'a rrière du fron t de· lai ii C'. On obsC'rvC' nc llcmenl 
la forma tion des décollement s el la fraclura lion d es 
roc hes. (fi g. 2 1 e l 22). 

Fi~:. 2 1. - P holo[!raphiP d'uu dé<"OIIrmc nl d t• lm n rs prise dans 

un !rou d<' son cl<' ( dislnnr~ c•n lr~ lc•s grndunlions 1/ 20 de pouce ) . 

F il!. 22 . - P loolograpl.ir prise dans '"' frou cJ,. sonde· noonl rnnl Jo 
frdf luratiun dt's roclw:;.. 

-

-
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L'ins trume nt est particulièrement inté ressan t dans 
les appl ica tion s d u bou lonnage du toit. Il permet d e 
choisir le ba nc le mieux appropr ié à l 'a ncra~c c l d e 
surveille r l'dficacilé du boulon nage. 

D es obscr\'a lions périodiques pNmell cnl de v oir 
les décollcrncn ls c l de dé tecte r les points faibles de 
l'ancrage. 

2) Le rornom.èlre. 

In s trument conçu par le National C oal Board 
pour mesurer cl indique r les mouvement s rela tifs .du 
toit cl du mur. qu'i l s'agisse de con vergence ou dun 
déplacement laté ra l. (fig. 23). 

F ig. 23. - Le R oononoè lrc (Roof i\ lovcnocnl 1\ lclcr). 

Il com porte essen tielle ment un clinomè tre montè 

su r une lige télescopique. L'extrém ité supérieure de 
la ti ge qui s'applique au toit est sphérique. l'infé
rieure est form ée d 'une lame de coutea u qui repose 

sur u ne plaque d e b ase fixée au mur. L a l am e de 

couteau es t a ttachée la téralemen t à la tige télesco

pique d e fa çon à former join t un iversel e ntre la tige 

cl la plaque et permellre le pivotem ent d a ns tou tes 

les direct ion s. 

La tige télescopique port e une éch elle graduée qui 

mesure la convergence. Le clinomètre comporte deux 

cercles. l'un vertical e l l'a utre horizonta l. e t un niveau 

sphérique à b ull e d'a ir. L e corps du clinomètre peut 

tourner libre ment autour de la b ase qui es t fi xée 

ft la tige télescopiquC'. 

L ' inclinaison de la ti gC' est donnée par le cercle 

VC'rli cal. Conna issant à tou l moment la lon!!ueur 

rie ln li !!e télescopique. on peul cal c-uler l'ampl itude 

d u déplacement. 

Ln di rection d u déplacemcnt· est donnée par le 

cercle horizontal. On mesu re l'écart par ra pport à 

la direction ori ginelle ma té ria li sé(' par la la me de 

couleau. 

sJ lVTes u.res clc>s sollicilcdions appliquéc>s aux revê
tements cle puits. 

A Augusta V ictoria. dan s la Ruhr. on a disposé 

d es boites d ynamométriques à diffé rentes profon

deurs en tre le terra in c l le rC'vêlcme nt, lors du creu se 

m C'n t d 'un nouveau puit s. On préconise l'extensio.1 

de celte pra tique aux puits e n creusemen t et en a p 

profondissemen t de façon à disposC'r d 'un grand nom

bre de mesures ( fi q. 24). 

Ces recherches on t pour but de d étt'rminer l'ordre 
de grandeur d es lC'n sions radia lPs sur la colonn C' du 

puits. l a répartiti on des press ions cl l eur direc

ti on . l'inrluencc de la pro fondeur. de la n a ture d es 

terra in s. du pendage e tc. sur l es cuvelages et les 

revêtements des puits a u cours d e leur exis tence. 

~nomètre 

Dynamomètre 
avec ploques de 
repartition d~ 

chorges '~~ 

0 
0 
'<t 

, 
rif 

Dynamomètre 

: 
h g. 2•1. - Boi l<·s d ynnouonoé lriqm's clis po, ers dc rriè rl' lt•s rt'vëlt'm cn ls d,. puils. 
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Discussion 

POINÇONNEMENT DU MUR 

M. CHAINEAUX. 

D a n s d e nombreux cas. les murs sont poinçon 
nés sou s 20 tonnes. Faut-il en d éduire qu' il faut en 
revenir à un soutènement coulissant sous moins de 
20 tonnes. contrairement aux théories mode rnes en 
faveur du soutènement ri gide ? ou ne d evon s-nous 
pas plutôt nous attacher à résoudre le problème 
d 'empêcher la pénétration et à réaliser a ins i un sou
tèneme nt réelleme nt rigide ? 

M. STASSEN. 

Les expérimenlaleurs qui onl fait des essais d e 
poinçon nage ne discutent pas l'opporlunil é d 'adop
l·er en laille un soutènement rigide ou coulissant. 

Les lypes d 'élançon s rigides. comme les élançon s 
O ardcnne e l Winslerlag par exemple. sont c·n géné
ra l pourvus d'une la rge section d e base (exemple : 
l' é ta nçon D a rde nn c avec boî tier é lastique a un e 
sccl ion de base d e 20 X 24 cm = 4 8 0 cm~). 

Quand on adopte pour le soutènement d'une lai ll e 
un type d 'élançon couli ssa nl. il faut adaplc r la 
scclion de base a u x ca racléris liques qu'on exige de 
l'élançon. en fonc tion d e la rés islancf' à la péné
lra tion d es murs. JI est illogique . pa r exemple. 
d'exiger qu'un é tançon ne coulisse qu'à parl ir de 
40 t s i. a vec une sect ion de b ase d e 1 oo à 1 50 cm ~. 
il poinçon ne la plu pa rt d es murs so us une c harj!e 
in férieure' à 20 t. 

Quand . avec le ma térie l exis lanl. on n 'observe pas 
de pénélra lion dans le mur. il esl probab le que les 
éla nçons porl cn l moin s d e 20 lonnes. S i. dans ces 
condition s. IC' contrô le du to it esl bon. c·C',.l u ne 
prC'uve qu'un(' forcC' d e 20 lonnes C'S l sufrisa n lc. 
D'après les aulC'urs. il existe bea ucou p de c han liers 
où ces condilion so nl remplies. On n a lo r" ava n 
tage à a dopter des élançons coulissant à 20 lonn es 
c'l ayan t une . eclion de b ase de 130 à 200 cm~ . Ces 
é ta nçons seraient plus mania bles c l p lus fa ciles à 
cons lrui r(' . c·C'sl la solulion qui a été a do pl éC' pa r 
la firm C' Dow ly. 

Quand on foudro iC' une tai ii C'. on em plo iC' souvc•n l 
df's piles ca issons l<' lles que tvlainsforlh - 1léca
pile - Cométa l. qui g râce à IPu r la ri!C' ha se. ne 

poinçonnent pas le mur c l sont capables d'encaisser 
de fortes charges. Le bon contrô le du loil dans la 
lai lle du Gosson , vis itée par M. C hainca ux, est im
putable à l'emploi d es piles caissons cl non a u type 
d'étançon ut ilisé. 

M. VELZEBOER. 

a) Le premie r graphiq ue projeté la n lô l sur l'écran 
par l\ll. S tassen con cernait la pénétration d e l'é ta n -
ç on dans fe mur (fig. 1 ). • 

Il ressort cl a iremen t de cc g raph ique q u 'un ba nc 
plus dur devai t se trouver à 10 . . . 12 cm sous la 
surface vis ible du mur étudié. Ccci prrlurbc l'aspect 
de la résis tance du mur à la péné tra tion. 

En effet. quand le pied d'un é lançon est forcé 
de péné lTer dans le mur. la press ion nécessaire tom
b e dans une mesure importante dès que la cohésion 
de la roche es t d étrui te . Elle peul descendre à la 
mo il"i é ou au liers de la pression q ue supporte la 
roche intac te. 

b) JI esl in correct d' exprimer en lq:!/cm~ la résis
tance d'un mur. ca r cell e rés islancP dé pend non 
sf'u le ment de la surface du pied d e l'é la nçon. mai s 
aussi de sa form e. 

Les résultats d'un gra :1d nombre de m c-sures nous 
on t permis d e cons ta te r que. pour des bases d'éta n 
çon s pla nes. de form e soit circul a ire. soit carrée. la 
force portant e est proport ion ne ll e à la su rface. mais 
que les bases carrées on t. par cm~. une force porta nt·e 
plus fa ibl e que les circu la ires. Il semble qu' une base 
carrée de CL X a cm~ a il la mêmP force portante 
qu'une base ronde de a cm de d iamèt re. 

1 ous poursuivon s n os essa is a fi n de vérifier ce 
dernier poin t el de détermine r la force portant e de 
pie ds d'éta nçons d'aut res formes. 
M. STASSEN est d'accord avec l'VI. V (' lzebocr. 

Pour que les essais de pénélra lion a ient un sens. 
la charge sur les élançons doil ê lre exprimée en 
tonn('s ('[ non en l<g/cm~. P our obl cnir des résultats 
loul à fai t pra l iq uPs. utiles a u x explo ila nl s . il faut 
disposer sous les press('S des p la teaux qui on t· la fo r
ln(' ('[ les dime nsions d es p ied s d'é tançon s employés 
dans le c hantier où les essais on l lieu. 

~ 
1 
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Nouvelle contribution 
à la mesure des pressions de terrains en tailles 

L. BRISON et R. JACQUEMIN 
Profe sseurs à la Faculté Polytechnique de Mons. 

SAMENV ATTING 

De dynamometers voor stempelbelastingen moc>ten geringe afmetingen bezitten , zonder noem.ens
waardige vervormingen aanzienlijlre lasten opnemen, voor temperatuur, voclttiglteid en stof ongevoelig 
zijn , en ;;onder hysteresis alle belastingsveranderingen tronw weergeven. 

Aan deze voorwaarden werd voldaan bij middel van straingauges, op de binn en wand van stalen 
cylindrisch c> dozen aangebraclrt, die evenreclig m et de belast.ing elastisch sa.mengedntkt worden. Om. d e 
besle nanwlreurigheid t.e berei/;en ges<'hiC'den de aflez ingen volgens een nulmethode ( Wh eatstone brng 
met electronische amplificatie). 

Een mef•tcampa.gn e vereist het inzetten van een groot aantal dynamometers (30) zodat de belastingen 
op al d e st.em pels in een bepaald d eel van d e pijler gelijla ijdig wa.argenomen worclen. De metingen 
moeten ten minste een weck duren, orn d e hele cyclus van cle onclersteuning om te vatten. 

Met.ingen werden uitgevocrd te T ertre (Charbonnages dtt Hainaut) in een breu.kpijler met Dardenne 
stc>mpels (voorz i<'ll van ec>n elastisch voetstulr) en m et 0,80 m Gerlach uit lrragende 1.-a.ppen ztitgernst. 

D<' verdeling ·van d e belasting op de VC'rschillend c stempels is v rij onregclmatig. De w inning van d e 
lw lcn bre11 gt cen toename, fre t rouen van de stem pels integendeel een afname van de tota.le belasting op 
de ondersteu11ing, alsook van de gemiddelde belasting p er m l v rij{;clegd e dalwppervlakte (20 tot 
80 r/m~) mee. 

Op fr et c>inde van de lwlen winning h eeft m en in de onderscheidene panden, vanaf fr et front naar het 
breukvelcl toe, st ijgend e belastingen. Gedurende d e rust periode, na het roven van de stempels, drztkt de 
maximale b_f'lasting op de middellijn van fr et op de o11dersteuning liggende dakgedeelte. 

Deze Ultsl~gcn w orden vergclelcen m et degenen van een vroegere mee/campagne in clezelfde steen
k.oollaag. De n wnwste m ctingen wijzen op de inv loed van d e onregelm.atige bouw van de ondcrsteuning 
en van d e onvoldoencle voors_van ning van de stcmpels bij het plaatsen. 

RESUME 

Les d ynamomètres ponr étançons doivent avoir des dimensions rédnites, être capables d e sttpporter 
sans d éformation ctppréciable d es charges élevées, être insensibles à la températ.nre, Ïa ponssière et l'hn
midité tou/, en accusant fidèlem ent, sans h yst.érèse, tontes les variations de charge. 

o:t a sa.tisfait cl ('C S d esidf'rata en plaçant cles jauges exlensométri.qu.es i/ l'int érienr d e boÎÛers cylin· 
driqu es en aci f'r, dont la compression (.[astique donne une mesure d e la charge. Afin d'obtenir la. préci· 
sion la meilleure possible, les lectures sc font par une m éthode de zéro ( Pont d e J.TI h eatstonc avec 
ampli f iccttcw· électronique) . 

Un e> f·ampagne de mcsnr~s implique l'ntilisation d'un grand nombre de clynamomèt.res (un e trentaine) 
d e façon à mesurc>r simnl~anement les f'harges sous tous les étançons d 'un e port ion d e la taille. Elle doit 
clurc•r an moins u/l e sema111 e. clc> faron à couvrir l'ensemble du. cycle du soutènement. 

DPs mesures ont été effectuées fi Ter/r(' (Charbonna.ges dn Hainaut } dans une taille foudroyée. équ.i
péoe d'i'>tançons Dardenn e a boît ier élastique ct de bêles Gerlach de 0,80 m . placées en port e-à-faux. 

Les charges se répartissen t d'une rnan ii>re fo rt ini'>gale snr les di fféren ts étaiiÇOns. L'abattage entraîne 
'"' <' augmentation , le foudroyagc un e> diminution d e la charge totale c>::ren·ée sur le soutèn ement de la taille 
et de la charge moyenne par m~ df• toit d é<'onvert (20 à 30 t/ m.2 

) . 

A la fin dt' l'aba.tt.age. les charges cla11s les di ffhentes havées augmen tent. du. front vers l'arrière. 
Pc>ndant la p éoriode d e rc>pos qui snit le fo udroya.ge, l es f'harges se concc>ntren/ clans l'a:re de la partie sou.
ti'IIU C' elu toit. 

Ces résult.a.ts sont f'0111JUtrf>s avec ccu::r qni ont 1~11> obtenus cw. cours cl.' une ('a.m va.gnc ant érieure dans 
La même conche>. Les m c>snres af·tnclles accnsent l'in / luence clc> l' i rrégnla.rité de l' a1~ch i 1 Cf' ture du soLttène
m eni et de la tension d e pose insuffisante clC's 1>tançons. 
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Notre communication a pour objet de faire 
connaître les développements d' une étude expéri
m entale dont les premiers r ésultats ont é té présen
tés en avril 1951, lors de la Conférence Interna
tionale de Liège sur les pressions de terrains. 

Ce travail n'aurait pu être m ené à bonne fin 
sans l'aide financière de l'Institut National de 
l'Industrie Ch arbomlière, à qui nous sommes h eu
reu.,x de pouvoir exprimer no tre sincère gratitude. 

Noi.JS traiterons successivem ent : 
I. Des qualités r equises du matériel de mesure. 

II. Du principe et de la con struction du matériel 
utilisé. 

III. De l' organisation pratique des m esures. 
IV. Des résultats de nos observations. 

I. - Qu alités requises du matériel de mesure. 

Nous avons défini, en 1951, les critères fonda
mentaux auxquels doit satisfaire le matériel de 
mesure. Il suffira de les rappeler sommairement. 

Outre la robustesse de construction indispen
sable pour r ésister, à front de taille, aux mani pu
lations brutales e t aux chocs des éboulis de fou
droyage, un dynamomètre pour é tan çon doit 
présenter les caractéristiques ci-après : 

a) hauteur assez faible pour permettre une 
in terposition facile entre le mur et le pied de 
l'é tançon, sans m odi fi er notablement la longueur 
utile e t, partant, les conditions de travail de 
celui -ci ; 

b) ca pacité de charge suffisante pour suppor
ter sans dommage, e t pratiquement sans défonna
tion temporaire ou permanente, les pesées de toit 
les plus fortes, m êm e en cas de pose quelque peu 
oblique ou excen trée de l 'étançon ; 

c) insensibilité aux vari ations de l'é tat h ygro
métrique ou poussiéreux de l'air, ainsi qu'aux 
variations de la température entre 10° e t 40° au 
moins, de manière à perme ttre, dans différents 
atelier s souterrains, des m esures comparables entre 
elles e t comparables à l'é talonnage en laboratoire ; 

d ) grande sensibi lité aux va riations de charge, 
et cela sans aucune hystérèse. 

II. - Principe et construction 
du matériel de mesure. 

Il est théoriquem ent très simple de fai re, à tm 
instant donné, la mesure de l'effort imposé à un 
étançon, en satisfaisant aux exigences énumér ées 
ci-dessus. 

Les étançons de to us types co mportent, en e ffe t, 
un fût q ui, en service normal, n 'est le siège que de 
déformations é lasti ques, toujours proportionnel les 
a ux so llicita tions. 

Dans tous les cas, cell es-ci sont des efforts n or
maux, accidentr>llem~>n t PX<'<"ntrés, r~ductibl es ù 
un effort norma l centré Pl à un moment de 
f lexion. LE> füt es t donC', dans toutE' son (· tendue, 
so umis il un état riE> com prP~sion uniaxe . De plu ~, 
fp lon ~ de l'axE> dei' c·E>ntrP~ de ~ra\'ité rfps sections 
rlroitPs. fp~ dilatation~ <~ l a~liquP~ ~ont à <' hafJu e 
instant proportionnt"lle;: à J"f'f fort nonna l, e t indP
pPndant<'~ dE> l'l•Xt't·nlr iC'it(• <u·t·iriPntf'JIP. 

Pour détennincr l'effort dont un étançon est le 
siège, sans perturber d' aucune m aniè re son fonc
tionnement, il suffit donc de m esurer les dilata
tions élastiques le long de l 'axe des centres de 
gravité du fût. Ce dernier é tant "'énéralement u ne 
pièce tubulaire, il est impossible" de relever direc
tem ent les dilatations sur l'axe des centres de 
gravité, qui n'existe pas matérie lle ment, mais on 
pe ut toujours les mesurer en plusieurs poin ts 
situés ù égale distance de cet axe : la moyenne 
arithmétique des lectures fait es en ces points 
r eprésentera la dilatation sur l'axe. 

Ceci r evient ii uti liser le füt m ême de l 'étançon 
comme d~ïtamomètre. 

La solution est· correcte e t simple, en principe, 
m ais la mesure précise d ' une dil atation dont la 
valeur m aximum est de un millième, environ, 
res te llne opérai ion délicate, pat·ticul ièrement 
dans les conditions difficiles rencontrées dans un 
chantier d 'aba ttage. L'extensom ètre ù fil r ésistant 
nous a paru fe seul instrum ent capab le de ré
soudre le problèm e avec des garanties suffisantes : 
d'une précision e l d'une sensibilité rem arq uables, 
il est sans inertie el rPsiste parfaitem ent aux 
ch ocs. 

On sait que le principe de cet appareil est de 
lier au phénomène m écanique de varia tion de 
longue ur un ph énomène électrique de variation 
de résistance ohmique. 

La mesure de la r ésistance se fai t le mieux à 
l'aide d ' un mont age classifJue en pont, soit par 
la mé thode de zéro, soit par la méthode de dévia
tion. Nous avons cho isi la m éthode de zéro, con
sistant à ré tablir l 'équilibre du pont par action 
sur une résistance variable éta lonnée. El le offre 
les m eilleures ga ranties car la précision de la 
m esure n 'y dépend qu e de la sensibilité du galva
nomètre e t de la précision de la résistance étalon. 

E lle présente dans notre cas d'autres avantages. 
Un galvanomètre sensible n 'est, e n effet, guère 
transportab le e t ne peut supporter de manipula
tions bmtales. Grâce aux ressources de l'électro
nique, on tourne la d iffi culté en alim entant le 
pont en co urant alternatif à 1 000 pé riodes, p ar u11 

osci llateur, à partir de baueries de piles sèch es. 
Les co urants sont amplifiés dans la branch e de 
m eslll·e à l'aide d'un amplificateur, de caractéris
tiques q uelconques puisq u' il s'a~i t d' une m esure 
de zéro, e t on empl oie, co mm e l!a lvanomètre, un 
robuste indicateur de séri e. On réalise ain si un 
pont autonome, relativement peu encombrant et 
assez •·obuste pou r supporte r le transport dan s tm 
co uloi•· oscillant. La m éthode de zé ro ne se prête 
pas ù l'enrt>gistrement. Cc demie •· n'est possible 
qu'avec la m é th ode de rl~viati on où l'on procède 
à l a mesure de la différence de potentiel aux 
bornes rie la branche de mesure e t où la précision 
dPpe nd rl e la sensibi lit é c t de la précision du 
~a lvanomètre . Si ce dernier possrde ces deux 
q u a l it é~, il n'<>sl p a~ transport abl e sans précau
ti ons. On Ill' peul alors acc roître la maniabilité de 
l' instru ment qu 'a ux dépf'ns cle la sensi bili té. Nou s 
ne pri•tf' ntlons pas qu ' il soit impos. ible d'arriver 

• ' ,, 
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à tm compromis raisonnable entre ces deux exi
gences con trad ici oi r es ( 1). 

D 'autres conrlitions so nt ind ispensables pour que 
la m esure soi t correcte. 11 faut que la résistanc<> 
des lignes unissant la j auge an pont et les r ésis
tances de contact ligne-pont e t jauge-ligne soient 
rigoureusem ent constantes ou si faibles au dépa r t 
fJU e leurs variations é\·enlltcllcs soient négligeables. 

Il importe de mêm e que l'isolement des li~nes, 
jauges ct pon t soit invariable ou si grand que les 
varia i ions accid ente l les soieil t imperceptibles. 

Dans des me~ures de longue d urée, comme c'es t 
le cas, le:; ex tensomètres ù fi 1 résistant présen tent 
lïnconvénient d'ê tre trt•s sensibles aux effets des 
variati ons de la temp érat ure, cc CJ Ui serait un vi ce 
rédh ibitoi re si on ne parvenait pas à les en 
coni p;e r. 

Le procédé classique consiste ù employer, pour 
une m esure, delL\: jau~es, dont l'une, d ite active, 
subi t les effe ts é lastiques el thermiques e t l'autre, 
dite tlc com pcmation. subi t les m[·mcs effets the r
miques sans effets élastiques, rlonc sans déror
mation. 

Les deux jaui!CS sont in trot:uites respective ment 
dans deux bnmches a<lj acentes du pou t e t les 
effets thermiqu es s'annu lent ainsi automatique
ment pour au tant qu'ils soient identiques sur le~ 
deux jauges, c'es t-à-dire si, ù chaqu e instant, e l1es 
sont à la même tem pén llurc. Comme i l n 'existe 
en général pas, llans une pit-ce sous teusiou, de 
direction suivant laquelle les défo rmations sont 
uulles, il fa nt fixer la j auge de compensation sur 
une pièce indépendante de celle fJUi supporte la 
jauge ac tive on sur une partie non sollicitée tl e la 
pièce étudiée, s'il s' en trouve une. Il est d ifficile 
d'être assuré, dans ces conditions, que les deux 
jauges son t à la m êm e températu re. 

Daus notre cas, nous avons affai re à un é ta t de 
tension uniaxe, ce qu i nous a permis de réaliser 
la disposition suivante, élim inant les effets ther
miques d'une manière presque parfaite. La jau ~e 
active est placée dans la direction de l 'rm ique 
tension principale non nulle, la j au{!e de compen
sation est fi xée j uste ù cô té, dans la di rectiou 
normale à la préc~dente. La proximité des deux 
jauges, fixées sur un m atéri au bon conducteur d t> 
la chaleur, assure l'ideu ti té des effe ts therm iq ues. 
E lles sont soumises ù des effe ts élastiq ues re pee
tifs de si ~ne contraire, dont ch acun est propor
tionnel à la tension. Les jaup:es é tant introcluites 
dans deux branch es adj acenl ~>s du pont, les effets 
thermiques s'annulent el les effets élastiq ues 

( 1) Décidés. di•$ Ir délml " " nos trava ux, il n r rien sncrificr 

de ln ::cns ibili té d dl' la pr(·ri:: iun q u'i l était po"ihlc de r!'lirc r 

des ins lrumc nls que· n ous U\'011 ~ ronslnril~. nou s n 'nvons t•n,· isngé 

que la méthodt> cie zéro. ous a\'nn s é lé H\'C'rlis. nu cours d es 

d iscussions d oluranl ln jourru'•(' oü la prl·::c-ntc conmtunicnlion 

11 
é té présenté<'. que le Prof""""' Polis. sinspirnnt J e$ indi· 

. c no oo< owions donn(·r·~ lors du Congri·s de 1 0) 1. ovni! 
w toons qu · 

d
. . le Nntionnl C on l BnarJ. d"s in~trumcnts du m<·mc 

é lu oc. pour 
les nô trr::. Nous ow di::pnson s pns, it l'lwurt• ndooellc , 

j.!cnrl' que . rr· 1 ° " <u t'" ' d ('s llJ)parrils du P ro i'I'SS('Ur d'in rorrunlion~ s: u r~ru• rs " . 
(' l(•tt rS (1(' r rorr111l 1H'f'S f\ crJies rff' ll O~ P olis pou r pouvoir rompnr r . 

clynnnwmt"·lrP!'. propre> . 

~aJoutent. La semibilité aux effets élastiques est 
augmentée d\m ti ers enùron. La nécessité de 
mettre les jauges ù l' abri de l'atmosph ère h umid e 
et chargée lle poussières conductrices qui r ègne 
dans la mine exclut leur fixation directe sur le 
füt de l'é tançon. On doit les enfermer dans un 
dynamomè tre q ni s'inte rcale entre l'étançon et le 
mur, c'es t-à-dire qu'on re mpl ace un e partie du 
fl'tt de l'étançon par le dynamomètre qui traYaille 
rigoureusement dans les m êmes conditions. 

F il! . 1. - Dynamn111i• lrc•~ IH "('t pii·c t'!'> i n l c rc<lla irp~ nulo\·ihles. 

Un je u de pièces inte rcalaires en acier coulé 
(fig. l ) assure au dynamomètre des conditions 
d'ap pui sur le mur, ident iques à celles de l 'é tan
c;on, et une assise convenable de l'étançon sur le 
dynamomt•lre. Les int ercalaire~, pen coütcnses e t 
fac ilem ent i\lte rch an~cables, permell ent l 'emploi 
rle nos dyn amom(•t res a\·ec tous les t ypes d'é tan
çons. La fi gure 2 donne une Yne d 'u n dynamo
mè tre ou,·c rl. C'e~t une boît e cylind rique de 

Fi(.!. 2. - J)ynili iiOIIu··l n ·. eouv(' rciP «"'nl f',·é. monl rnnl ff•s 

Collll ('X ÎOil~ i n h'•r ÎPIIrt ·:-., d ri( Il(• clt"' rnccordcmcnt. 

17 cm tl e diami'-lr<' Pt de 12 ern d<' h au teur. munie 
d 'un fond plat soudi·. Trois pa ires de jauges son t 
fix(·es sur la paroi Pn tro i ~ point~ rlC:·ca l ~s de 120°. 
On rl ist iug:ue. a u t·en tre. le jr u de plaques qui 
permet d'~ tablir le;; connexions en s~rie des trois 
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jauges longitudinales, d' une part, e t des trois j au
ges transversales, d' autre part, ainsi que la con
nexion aux lignes, vers le pont. Les lignes sont des 
fil s de 2 mm:!, isolés au P.V.C., câblés e l pro tégés 
par une gaine en coton très résistante. Le câble se 
tennin e par une fiche de form e spéciale, é tudi ée 
pour s'adapter sur le comJnutateur à contact à 
mercure grâce auquel les indica tions de dix d yna
momè tres peuvent être r elevées à l'aide d' un seul 
pont (fig. 3). Pour éviter l ' introduction de pou s. 

Fig. 3 . - Pont de IIH' !"Urc c l <'m u•uula l cur ( If' t"OU\"rrd .- t'li 

molière plnsliquC", i.t droil r-. Ps t nonll<tlf'lll ('n t rtthallu s ur l'nppnn·il 

d e mc·~ ure pour le proté~C' r d('~ pou:-~ ii· re>:-). 

si è re , les fiches resten l emboîtées sur les prises 
du commutateu r pendant to ute la durée de me. 
ures. E lles sont arrêtées à mi-co urse par un cli

quet, le contact ne pouvant ê tre é tabli qu'en écar
tant le c li quet c l en poussa nt la fich e ù fond de 
course. 

La fi ~-turP ..j. donnf' llll f' idi·r rfp r rtll'OillhrPm r nt 
pris par utlf' ,.:r'·rir· dr dix rhnantomi·~rr>:, rr li (·s au 
pont dr' nw,.: u rr·. La pr>ntlanPnr·r· oh lq.!a lolrP rif' la 
li a i ~on rlr•,: ri ~ namom(·t rP~ a1 1 pn11t n'r>~ t paR ~an s 
offrir rpw lq ll f'F in!'Oil\ (·n iPnt" qu'on pru t rf. rlui rr 

par un classement judicieux des d ynamo mètres 
dans la ta ille. 

No us disposons actuellement cie trent e d ynamo
m ètres qui ont é té employés simultaném ent au 
cours d'une cam pagne de mesure de ix j ou rs. Ils 
se sont bi en comportés el e so nt révé lés robustes 
e t fid èles. Dans le groupe de trente, un seul a cessé 
de fonctionner, après avoir subi de l.!ravcs injures : 
o r ch aq ue dynamomètre, é tan t lié à l'é tan c;on qu'il 
auscultai t, a été par trois fois posé ù front c t récu
péré au f o udroyage. 

~n P,eut se demand er pourquoi nous avons cru 
L:t!le d .a~fronter les difficulté· q ui ré~ ult ent de 
1 emploi a front de tai lle de mé thode· de m esure 

• ' 1 " tres cvo nées, qui paraissent réservt'es au labora-
toir: .de précision . C'est que, ayant à é tudier 
expen!nentalement un phénomène don t les lois 
nous echappent total ement, il ~cra i t vain d'cm
p loyer. une n?é thode approxi mati ve, dont on ne 
pourran pas evaluer le del.!ré d' approximation. 

ill. - Organisation pratique 
d 'une campagne de mesure 

La nécessité d' un e vaste cnqu l- tc co mportant 
avant tout des 111 e- r . . • 
b , u cs Y Lcm a tiqu es tres nom· 

reuses des effo 1 · · • • d r r s 1111poscs aux etançons ans 
< Jverses conditions d'exp lo ita ti on es t unanim eme nt 
reconnue. 

No us tirons ri e · . . . . . , nos cxpcn enccs les m ch catwns 
smvantes au SU). l 1 l' . . ' . 
d . . ' e l e oqwmsa t10n qu ' i l convJCnt 

c prevoir 110ur Il · 1 · 1 l 
1 1cner a 11en ce tte recherc 1e ce 

f( ranr e enveq:wre. 

l ) Il faut emplove. · 1 • 1 non L l ] . 1 Simu tanc mcnl un grane 
lure ce c Ynamo ' t C 1 · m c res. e no m bre n e peut 

cepletH ant guère dépasser 30 sans risq ue r de per· 
tur1er les cond' t' ' 
Laille. 1 IOns no rmales de travai l dans la 

2) Les app areils d . - , d . OIVCnt L'I re r assembles ans une « secl!on de 
é tançon 1 · - mesure » rian s laquelle ch aq ue 

- · l OJL elre 111 u · 1 l 3) U . nJ ( e on r ynamo mè tre . 
ne camp a"ne cl 1 1 . rloit avo· l ,... • e m c ure (an un c 1ant1 er ' Ir une (ure . . d 

Préfére l · e llllllimuin dC' six jours e t e nee p 11s . 

4) L'avantarre d' · . I 
ooire la · "' <~ppa retl s cnrc ~ristrem·s est il u-·- , presence 1 . "' · • 
nécess·1·11• )e tman entc des Otlé rate urs e tant 

' e )JO lit· l'· 1 ·1· 1 
to ut es Je .· . e la 1 1 semcnt d' 11n rapport ce s cu consta1 faute de q · .

1
, . lees aco.mpap:nant les m esures, 

uo1 •nt c1 · · 1 t impossible. ' f)J'ClaiJOn crs ri·sulta ts es 

5) Le- mesure- • . 
que pa1· llne · ~ le peuvr>nt i'• tr(' men t;es ù b1en 
1 PfJUI pc C l l " ' 1 1 ' r o nt CJWitr . 1 ramee re 111it operate urs 

' e au lll o •n~ l . • . . 1' 
l e~ quatre autres f. · r ~ IYCn t l'trc rlPs specw ISle:, 
ci<'no J; rêti-s 

1 1
tant eventuC' Ilem cnt ries techni· 

]. · · ; a r e si ' • 1 · · t 1eu. La tlrt>•e . · <'l!e o u es cx tw n ences on 
· 

11 ~'C sunult · 1 1 • -en lai Ile est 111; • . . • • anPe r e r Pu x opera teur~ 
~ess,ttre T 1 ·1 , • · n q uatre post<'" dr 7 1 

· ~e rava1 csl a r epartir e 
lllr>nt d' un E' he11 . Jeurps as;::unt n t un rec~nl\'re· 
voirs. La tot-1J-1t ! e l pour la tra nsmis. io n des pou· 

(_ (-" f f' l' , . 
llP tH.'e ù prox it .

1
• l t'fJUip r> do it <~tn• en pe nn a· 

Il 1 (' 1 Il . • • 
en ~'a s de f) 't ntt 

1 
5 1 "1!~' pour pri'· tr'r main-forte 

' ('ou f (' • 1 () . I OUp r llr . 
. ) l in p rPm ier l ' . 

rPsulta ts est or h· . '1r po udl r mr nt in1médial des 
1 ·II ta ) 1 e , . . L , POli r r'V IIPr a temps tou e 

l 
-

..... 
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~o nfus i on, redresser les e rreurs e t ré parer les omis
:oio ns. 

7) Il convient de ne pas sous-estim er le travail 
d' inte rpré tat ion e t d'exploitation des résultats, 
aussi co nsidérable que celui de mesure proprement 
dit , c l il fau t pré\·oir, en cas de travail continu de 
r éq uipc de mesure, un personnel spécial consa
cr ant tonte son activité an dépouillement. 

8) 11 n 'y a pas d'espoir de résoudre le problème 
sim plcmc;tl c l rapidement. Les mesures dont i1 
s'afl'il sont c:-senti cllement diffici les. E ll es exil!ent 
be~ucoup de temps e t beaucoup cle peine. Nous 
pensons que I es effort s qu'e lles rcqui?rent. s.ont 
réco mpensés cléjù par les enseignements Jmmedw~s 
qu'on peut en r e tirer quant ù la valeur du sonlc
ncm cnt utili sé dans le cas é tud ié e t quant aux 
amé liora tio ns qu' il convi ent d'y apporter. 

IV. - Compte rendu des observations. 

Lors d'expéri ences antérieures, nous avons ~ons

talé qu e les ch ar:res individue lle~ .de plusJCurs 
é tarwo ns voisins occup ant des positiOns h om olo
O'J;cs' par rappo~t an fro nt, é taient souvent très 
~iffl- rent cs, i't u11 instant donn é. N::> us a\·on~ do nc 
ju~(é nécessair·c, pour parvenir ù ri es co.n cln siOJ~s 
saines, ri e faire des m esures de charl.!eS sunnltanc
men l sur un assez ~!rand nombre d'étançons, da~1 s 
un e même ré••ion elu chantier, plutôt que de dlS· 
pcr~cr nos dy~amomètres to~1t le. lon g de la ta!lle. 

De plu~, il nous a ~emblc util e ri ~ ponr~mvre 
nos o bEcrra tions pendant une scmamc, afm rlc 
vé rifi e r la com tance éYentucll e des re lations entre 
]cs variations de chaqœ et le cycle j ourn alie r 
d' avancem ent . 

Les m esures ont é té fai tes au s1ege de T ertre 
ries Ch arbonna:res du Hain aut , tians un ch antier 
de la ve ine 19""', à l'é ta l!c rle 460 m . (No us ;w ions 
o péré, en 195 1, dans un autre qu artie r de la 
mi:• me couche.) 

j 1 s'a l.!i t d 'une tai Ile chas~an t e de 170 m . de 
lon crucur pénétran t C'll zone VJCrf!:C ri ans l!nc Yeme 
ti c l ,20 1~1 à l ,ClO m d'o uverture. La fi gure 5 en 
donn e le profil. 

- -NOifD 

Le son t<'-nement est constitué de b <'- les métalli
qurs arti culées Ge rl ach,. de ~,80 m cie lo n l!ueur 
utile, disposées perpenrhculmrem enl au fron t en 
fiks f.e ar tér s rl e 0,70 m à 0,75 m. E lles sont sup: 
portf.es par des é tançm;s m étal li q ues D~trdenne, a 
boîtier élasti q ue. Ces e tançons ne co ubsscnt pas, 

mais subi ssent en eharl!e une déforma tion élas
ti que de 25 à 30 mm envirc n pour 50 lonnes. 

La con,·ergence des épont es est dé tenninée par 
cette déformation e t par l'écrasement de cales en 
bois p lacées entre b êles e t toi t, aux points où ce 
dernier présente un e surface irrégulière, par suite 
lle la présence intermittent e d' un « faux-toit » 
schisteux, épais de 0 à 0,30 J:J . l\Ia lgré les fortes 
pressions sup portées, le poinçonnem ent du mur 
ne s'est guère produit, grüce à la grande hase 
d' appui des é tan t;:ons ( 480 cm~) . Nous avons, par 
contre, observé des pénétra tions locales des b êles 
dans le faux-toit . 

Dans ces circonstances, la com·ergence observée 
fut de lOO mm em·iron, le lo ng rlu fondrovage. 

L' abattage a lieu le m a tin c t l' après-midi, avec 
avancemen! journ a lie r de 1.60 n•. Le ch arbon est 
évacué p ar un transporteur b lindé rip able, à ra
cle ttes, de telle sorte quïl y a toujours une ou 
deux b êles en porte-à-fau x dans ch aq ue fi le. 

Le foudroyage est fait , en principe, par les 
abatteu rs. Cepe ndant. comme il n 'est généralem ent 
pas ach evé en fin d 'après-midi. une équipe spé
ciale le te r mine a u début du poste de n uit. 

Sous une file de h l- les il doit Y avoir nomlale
m cnt quatre é tanr,:o ns : ~oit un ~l ançon par bêle 
~ons quatre bêles voisi nes. w it encore un étançon 
par b êle sous 1rois bêles voisines, plus un étançon 
de « doublage » posé so us l'une quelconque de 
cell es-ci, au gré d C' l'o nvricr ù veine, ainsi qu'il 
ap paraîtra dans les sch émas de situation donnés 
plus lo in. 

Nous avons p la cl- des rh·na momèt res sous les 
é tançons de sep t fil es de bê lcJ contiguës. De cette 
fac;on, nous m esurio ns tout es les ch arges trans· 
mises au soutènemen t, ent re front e t foudroyage, 
sur une lo ngueur de tail le rle 5 m environ, avec 
23 d vnamomèlrcs en serv ice. De ux appareils 
é taient tenus en r éserve. 

La « section de m esure » ainsi équipée fut 
ehoisie au tiers inférieu r de la tranch e, afin 
d'échapper à l'influence perturbatrice des galeries 
de pied ct de tê t.~ (vo ir fi!!. 5) . Dès q u·un ét ançon 
f.ta i t aba ttu au fo nd roya ge, le dynamomè tre libéré 
é tait immédiatement replacé ù front avec l'étan
çon . La section de m esure a ainsi progressé pen
riant une semai ne avec le front de taille, sans 
aucrme perturba ti on el u r yth me normal d' avan
cement. 

D urant toute cell e période, les ch arges e t les 
positions re latives des clynamomè•tres ont é té rele
\·ées à intervalles de une à q uatre he ures, suivant 
le rvthme p lus ou moin rapi de des modifications 
rl' éqnil ib re du toi t. 1 ous avon.; r e p résenté, sou~ 
forme de diagrammes perspC'c tifs, quelq ues-unes 
ries situations typ iques ai n i CIIregistt·<'cs (fig. 6, 
ï,8et 9) . 

L'examen de ce.;; résulta ts bruts laisse l'obser
vat cu i· perplexe, pa1· suit e rk la granrl e disparité 
<les ch ar cres portées par des é tançon voisin s, de 
l' inégale ,..densité d 'é t ançonna~-te dans deux allées 
eo nti~-tu i;s, e t des cli fft' rences inf.vitables entre la 
disposition com PntionnC'IIr ct l 'a rchit.cctnre réelle 
du so ntè nr me nt 1 duc notammC' nl ù l a déviation 
•les fil es <le hl- les). 
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• 

' 

Situa/!017 
le tf/.3 à tlt,zQ. F (;+-;r~~ 

Situation 
le ff/3 à 18 fi. 

Fig. 6. 

Fig .• . 

--

On voit bien que le~ ch aq!es ~ont tri-s faibl es le 
long rl u front , p lu s fortes vers l'arri ère, où il n 'est 
pas rare dP l e~ voir ÙPpasser 50 to nnes, voire 
m<-m e 70 tonn e~. Mais on con,.er ve cle tou t cela 
une impre,s ion trop vague pour e n tire r des con
c lusion" sur !C' •·omportement tln toit. 

~ 
~ Il\ 1/1 
::" l\ l\_/ IL/ / . / ~ 

' 1 t/ v l 
»0 1 ~ 

IV 
r 

< 

·~ l 1 + . , 1 

1 
;i,. 
1 

"' 

f 'i,t.! JO. ( Ïl.tll}•· ..... u r l ' ~ · • l't'll ll , l c · 1lu .. onktH'IIWIII c· l d\'i tiiH • 

111 • ol tl, J., (,,d lc •·11 l1clt1l ion rlu lt ·u•!'" ( 1 Cf ))) 

Situation 
lef2P à 4h. 

r 

Situation 
ft 13/3 à 9/1.15. 

-

l
sor 

" 
• 

f ig. 8. 

Fig. 9. 

Afin d'y v~ir c~ a ir, nous avons calculé, pour 
ch acun e des situ atwns observées 

la charge tota/p supportée pur le soutènement 
.les 5 m de taille constituant la « section de 
mesure »; 

la charge m oyenne en t/ m 2 dn to ·1 d • 
• • " 1 eCOlWCrt' 

les r·harw's mO)'I'liiii'S 1•n t/r1 · ~ cln 1 · ' · • ,. ott sontenn 
dans chacune d c>s havf>cs . 

Les résultat s rlcs ca lcu ls ont 
phiques, en fonction du temp , 

é té port és en crr a-o 
dans les fi gu res 10 

~ t l.' 
r 

" 
,1 

1 

,1 

. 

• 

' 
t._:_ ,, 

.,J 

1 

' 
\ 
\ 
( 

.. 
1 

, 
1 . .. . - ... t / ,. 
' " ., 

f•J ' 

< ' 
_../ 

' ' f2·J 

1 
'Mrge mOJenne par /;avée 

1 
D 

t-' 1\ , k .. ) ... ~1 
v c . .' 1 ;' 

1 . v :--' 1 
' " . " " 

,. . h 
- - --Jjj - - - t.(, . J __ 

l 'ig. Il . - (Ïiilr(!<· ' " ")'l ' llJ H· " " l<·< é ta n~ons de clmquc hm·éc 

Pn fo nr tiun du tf'Jllp:- ( 1 t)j)) , 

-
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Fi~ . 12. 

Fi~. 13. 

1 

! 
J \ ~ l' 

ill 1 il nJ jH!f illll l 

1-' 1-' l-' 

IlOt IS.•tt •it (Qt 

4) .. r-• 'it. IN•«. -~~ 
tt•Ui"1 

~ · -
Fi!!. 1·1. 

t{~; 

10/J à 22_15 h. 
FoudtO)'iJ!/f commtnci. 
Ahatl11gt 6rrité 

drpuis 1511. 

tf/J ~ f,èO A. 
Fin du foudtoJ•!!• . 

Front in1dif dtpuis lo 
fQjJ i 1Sh . 

r •n dt l o6aft•g•. 
l'<~s de foudro)'age 

•• dtpui$ tSh. 

,. 
., 

' __ !.O~ 1 

" 0'7-·- ··-=·---<:1".....--

( ... 
60 

•• 
lO 

tZj J ci l;h. 

Fin du foudrD)'d!le 
front inilclif 

__ t~- .. 

Fig. 16. 

Fig. l ï . 

, 

tjm' 
110 

t;r 
!60 
40 

Fig. 1 . 

1Zj3 à fZ h. 
Ah1ftag~ th cours d~is8/J. 

Foudr•)'4gt commem:é. 

fZ/3 à tt,/,, 

A batt.,ge tlu matin (ermin; 
fôuâroft!' th <OUrs 

t2/J d ?1;/,. 

Ahl1tlage {,ni dtpvis fl/1. 
Ar Mt fovdrof<'!le de nvit 

t3f3 i Jh. 
Aprè-3 foudrof"!l•· 

Front int~clif 

Fig 15. f i (!. 19. 

C lmrgcs 111oyrnnt·~ sur lrs élnn\·on :;: de d mquf' hn,·ée, à des instants cnrnclé rislique~ ( 1 l)))) . 

e t 11, pour les journées pemlan t le5quelles tous 
les é tançons rl e la sec tion d_e m esure sc so n_l tr? u
vés sous contrô le. Cett e methode de travad s est 
révé lée féconde . 

La loi rl e variation de la char~e to tale en fonc-
ti on du temps accu~e de fa c:on tri-~ nette les in
flu ences cle l' abat ta~e e t du foudroya~c (2) . 

1 · · 1,,, tlur{•(' d l'twnn ( 2) l .n ligure• 10 in( îquf' JOHr par Jour 

<Pnwnl ,11• l'11hutln(!P. Fllr· indiq"" '"'" i. par .!1· jWiils lnlil; 

lwrizonlnttx anmupagm··!' tic· d1iffrp:;, ltt tlllrt'•t· de~ p c'•docl c ·~ ciP 

1·1 j,.. Jl <IIJII >rc· rl'··· lanrnns nlmttw: lor~ t.k• f'iHu·mw rouclrc•yH!-,!f' ..._ ' 

rl r• 1 1'111·;-!' i . 

l.' abatLa:re entraîne ré~ulièrem ent une montée de 
char:re de 20 %, 30 %', o u plu;: : celle influence 
C5l parfois qu elqu e peu tliffén;e, e l e lle 5e pour
i'Uit to ujours pendant plu;:ieu i·,; h em·cs après la 
fin de l'abatt age. 

Le fomlroya~e, lor sque ~cs effe ts ne sont. pas 
m asqués par un aba tt a:re r apide simultané, en
traîne une sensible r édul' tion de l a charg:e t otale. 

La char~p mo~·ennp par mi- tre ca rré rle toit dé
couvert subit 1les vari a ti on:; d C' nt i'- me sem: mais 
rl'amplitudes moin ch es quC' cC'li C' s dC' la charg:e 
totale, car e lles sont amorties pa1·les varia tions elu 
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nombr e d e h avées au cours de la j ournée. E lle 
oscille entre 20 e t 30 tonnes par mètre carré. 

La charge moyenne par m è tre carré de toit sou
tenu, dans les diffé rentes h avées, varie en fonc
tion du temps {et de l a distance au front} su ivant 
une loi qui, q ualjta tivem ent, est assez générale . 
E lle croît jusqu' au maximum d e 40 à 70 t/m~, 
qui est a tteint en bordure d e l a zone foudroyée, 
à l a suite d e l'ab a ttage. Si la havée n'est pas a lors 
rapidem ent foudro yée, la ch arge re tombe sensi
blement. 

Les fi gu res 12 à 19, p articuliè rement suggestives, 
mon trent, à des instan ts donnés, l a répartition des 
ch arges moyennes par mè tre carré de to it souten u, 
entre l es différentes havées (3) . E lles fo nt régu
liè rement apparaître une c roissance d es cha r g;es 
en escal ie r, du front vers l'arrièr e, à l a fin d e 
l'abattage, e t u ne concentra tion d e ch a rge d ans 
l'a.xe de l a parti e soutenue du toit, pendant la 
pé riode de r epos qui suit le fo udroyage de nuit. 

Il n'est pas possible d'expliquer pa r un schéma 
simp le les ph énomènes complexes qui engendrent 
ces vari a ti ons de ch arge. Celles-ci sont t rop rap i
des e t tro p importantes pour ê tre a llribuées uni
qu ement à des d écollem en ts successifs d e h anc du 
bas-toit suivant des plans Je stra tifica tion. 

N ous pensons que d e tel s décollemen ts s'accom
pagnent de d écoll em ents e t rle glissements suivant 
l es cassures in rluites d ans l e to it, a in si C'JU C de 
modificatio ns d'appui ver s l'arriè re, pa r suite du 
tassem ent progressif des éb:HJ iis de foudro ya g:e . Le 
j eu de ces ph éno mènes peut ê tre esqui ssé, dans le 
cas é tud ié, par l a figure 20 q ue nous do nnon s à 
Litre purement indi catif. 

1 Ît! 20. - l ntr-rprt· la lion tf,.~: lllr> r.: urr- ... 

Sans uttachP,. d e valPur ah;:;o lu t' à eette int e r
prétation. nous tenons ù souli gner qu'e lle r end 
bien compte de l' a ll urp ohliqn<' dP~ n~ac:tion:-: du 
toit, bi en conJHIP ries \ if' ux m irwurs. 

Jl nou~ a ~emh lé intére~sant d<' <·onfront l' r no~ 
dC'1·ni <:>rs n~~ultat ;:; a\ Pc ce ux q ue nou~ av iou ;:; o b te-

( 1) ( ,·rlr~int ·-. (f, . ,, ... lit!ttr~ · .. p or(t·nt ,1, ... 'ldlfn .... inrliqthtnl, 

tf11 n .. t lht ( ftW l,.,,(•t•, 1~ · noJulm · c l"l•tclllt ' "'" f'Jl pl.11 1·, 1,, 1 J111 rg1• C'l 

J11 s~t rl tH l' dt• loil "llltit-Otlf· t'lt IIIO\t'IIHt •1 JI• li ( ll,tl ltll tl 'f'UX. 

nus en 1951 dans une autre tai lle cle la m eme 
couche (4 ) . 

Dans ce ch antie r, l'abattage se faisa it au poste 
d u m atin seu lement, e t le foudroyag:e au poste de 
l' après-midi, avec avancement de 1,50 m par jour. 
Le soutènement, sans aucun porte-à-faux, se com
posai t d e bêles en bois dem i-rondes, d e 150 HUll de 
d iamè tre, portées ch acune par deux é-tançons mé
ta lliques rigid es. Comme no us dispo sions à l'é po
que d e dix dynamomètres seulement , no us nous 
é tions bornés à les placer dans une seule havée, cl 
ù sui vre l es va ri at ions de charge sur les é tançons 
de celle havée depuis la pose jusqu' au foudro yage, 
su r un e longueur d e front rie 6,60 111. 

En ca lcu lant les charges moyennes par m ètre 
carré, sur ch aq ue fil e d'étançons, pour les diffé
rentes situations observées, ct en jux taposant les 
résultats, nous avons obtenu les ~,[raphiques des 
fil!ures 21 ù 24-. 

On r e t rouve dans ces tracé~ la eroissauce des 
ch arges en esca lie r, en fin d'aba ttage, e t la c:m 
ccntr ation des ch arges d ans l'axe des a llées libres, 
lor s des périod es de repos( fi u d ' ap rès-midi ). La 
modi fi ca tion d ans la répartition ries ch a rges, après 
fo udroyag:c, sc fa it mo in s rapidemen t que cla n s 
le chan tie r é tud ié en d e rnier lieu. 

La recon stitu tion de la distribut ion d e~ réae
tions d u toit q ue no us avons a insi ten tée se fo nd e 
sur l'hypothèse qu e les charges mo y<'nHcs su r les 
diffé r entes fi les d'é tanço ns évoluent d ans le temps 
~uivant les m êm es lois. Nos récentes mesures m on
trent, penso ns-nous, qu'une te lle h ypo thèse peu t 
[·tre accep tée en premiè re approximation (cf. 
fi~. 11 ) . 

No us pensous avoir mis en lumi c'> re le ca rac tère 
pér iodique des manifestatio ns ci e la pression du 
to it, ain >'i que leu r:< re lat ions in t ime~ an:•c les dif
fé rent es phases du cyc le d 'avancement ri e la tai lle . 

D ans les de ux ch an ti e rs é tud i(•s, 5il ués da n,. la 
mêm e couch e, ;\ ries profonfl l' 11 rs peu diffé rentes, 
IPs charges o nt vari(· dans le tem ps suivant des 
lois fon !'cmbl ahles, ma ll!ré clcs cliffl"· r r nces ~ensi
bles rlnn s l'o rf!ani a tio n d e l'aha u age, tlu so utène
m ent c t du foudroyagc. 

E n multip_li ant rl cs observa ti ons syst t'• matiques, 
avec une methode constaut c Pt r igo ureme, dans 
d es chan tie rs ? car ac té ristiques d iff~ren t es, nous 
~ommes con va111cus qu ' il >'cra possible ri e di sc ri
min e r l es influ ences rr~pec t i v<'s des con dit ions d e 
gi semen t e t rle la Ill Pt ho de rl 'cxp loi ta t ion sur les 
pressions de te rra in en tai llc. 

En ne considé r ant que l' irn rn Prliat , o n peut se 
demander qu('/s f'n st• i gtu•mt'n / s pratiques !Jf'u venl 
npp~rl er les 111 ('Sures syst f>matiques d es charges elu 
SO li/ ('11 e Ill ('11/ . 

U n simpl_e_ cou p d'œil sur les résu lt a ts qu e nous 
avon >: puhi! Ps en 19S] e t sur ceux que nous pré
>'<'n lons aujo urd ' h ui fourni ra la ré·pom<' à celte 

( 1) Voir \'OI"""" , j,. l;, Cnn fért•lllf· ill ll'rnil li""'"'" su r l~s pres· 

.. ion .. cl, . l1 ·rrr~in:-: d j, . .. nult·flf' ll wnl tl : tt1S J, . ..: , J.,1ntit ·rs tl'
1
·xpfoiln · 

tin11 - J4 ii·gt·. 10) 1 

-1 

-

-

\ 
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l !m' 

~·· ~--

Sdv~tion ; 0 !t. 
Ah.rtlttge fini i 1~ A. 

o. 71 mljot~"f•"· 

F ig. 21. 

Sitv~tion ,; 6h 
Fovo'rofttge llni ~· ~ h. 

O. ' " " 'jifMJOII· 

firt. 22. 

40 

F ig. 23. 

f./m 1 

4 1 ----'"''
0
""

0"'-"--< 

Fi!!. 2·1. 

S i fv.rtion à flhJS: 
Fin #h<tlt<tgt 
O. 7f m'féfttnfDn. 

Situation à t8h. 
A b.tit<tgt lini i tt..h. 

O. 71 m'/ éfMfOII. 

G H 
J,zt. zt. 

C lmq::!cs 111 oycnncs sur les êtan çons d<' clmquc ltn\'éc.', il des insln nts cnmclé r istiquC's ( 19j 1). 

question. Nous pensons que les ~1 1 esures procurent 
tlans tous les cas, si e lles sont n gourenses : 

l ) La connaissance précise des so l l ici ta ~wn~ du 
~out ènement dans des condi tions de Lravad dcter
;ninées, e l, partant, d es donn_é:s fon?a men tales 
pour J'am é lior a tion de l a quah te d es e tançons e l 

des hêles. -1 d b · 
2 ) Le con trô le d e l a qualité du trav_ai es OI· 

D . 1 cl1antt"e r é tudié en 1953, Il sau te aux seu rs. ans e • , , 
1 tel1sl·011 de pose des e tançons est tres 

yeux que a . . • d ' 
. . , Il l touJ·om·s m suff1sante (a lor, que cc c-

v,l r~<l J e e 
951 

. (
5

) . 
faut ne se p résen ta it guè re en 1 -VOir Cl· 

d essous) . cl , 
3) La critique de l'archi tecLUre u soutenem ent: 

·1 1. · . l a densité d 'étançonnage cl.ans les 
1 est c au que ' . ] , , ~ ] 
]·rf , 1 ve'es n 'est pas touJours ac .tptee .1 a c r c renles ta . , 
:r· ·b · ] ch arcres D ans le derm e r cas e tu-
uistn Ut!Oil oes ' 0 • • f" '(' ] 
d . , Il t rrénérale rnen t tro p fa ible, en Ill c a Ja l-

te, e e es o . .. f 1 . , ge 
d l · h w ée contt rrne au ouc IO) a · tage, ans ,1 ' e 

4 ) En conséquence de ce q ui précède, la possi
bilité d e mise au point du m atérie l de soutène
men t e t de l a m éthode d'exploi ta tion en vue d'une 
récl uclion des dépenses e t d'un accr oissement d e 
l a sécurité par nn m eilleu r contrôle du toit. 

En terminant cet exposé, il nous est particuliè
r ement agréable de r emer cier l a Direction des 
Charbonnages du H a inaut, qui nous a autorisés à 
travaille r dans ses ch antiers, runsi q ue le person
nel d u siège de Tertre, e l tous ceux dont l 'aide 
ob l igean te nous a é té précieuse : nous citerons 
spécialemen t MM. Pi érart, Ingén ieu r au siège de 
Tertr e, Moiset, Ingénieur-Chef de Travaux , et 
R ené Dufour, T echnicien de labo r atoire de l a 
Faculté Poly technique de Mons. M. Dufour nous 
a rendu d e gr ands ser vices pour la construction et 
l a mise an point d e tout le matériel de mesure. 

Discussion 

APPAREILS DE MESURE 

M. CHAINEAUX 

B d hénom ènes sont relativement r a-ea ucoup e P . 1 • . 
.d 1 le bondrssemcn t ces e t.mçons. JH cs par exemp e . 0 

L 1'. . 1. • cie ch ar o-e sont frequent es. r, ces e c llli Jil U wn, o, . , 1 . 
1 • , nt analyses m com plc tement o rs-

p l ('nomcnes so ' . 1' L' . L. t , f . . 1 lect m·es I SO ces. en reg•s r eme n 
q u on ait ces . . " . · t 

. l "ff " ï e e t n' a pas r eçu JUsqu a pr esen contmu est c 1 IC I 

r. ,· ,ooo de< "'"s" r"s d,. 1951 ("( rie 1953 fnil ('>) Ln couopa u - - 1 
. 19" 1 une répnrl ilion d r clonr(!eS i>enucoup p "' 

n ppnrnolrr. pour J • 1 1 
·f . 1. '•tnnçon s uccupn nt dP$ posit ions IOTHO op-ues pnr 

unt nrlll(' su r ( s c ) ·r .· 
r C -. ln rl·su ltf' cl f' trois ci rc·onstturrf'~ : n f' llS IO il 

rapp ort nu ront. l ' 

d e sol ution convenable : il d emeure toutefois sou
h aitable. 

M. JACQUEMIN 

Les enr egistrement s con tinus ne sont possibles 
que pour un pe tit nombre d'é tanc;ons à la fois. 
Il nous fa u t d'ab ord d égrossir l e problèm e en ob-

ri,• pos,. d<· 2 lt 4 l ~n 195 1 ronlr~ qur- lqucs cenln incs de kg e n 

1953 - b) [\!Ic i lieur ronlnrl cl r lo bi· Ir- t•n hois rwet· le loil. en 

raison de sa soup l~~~" o·l r1,. sn ~rn nrle ""face de pose - c) 

0Pnsilé ri.- souli•rH'III("nl br·nucoup plus unifnrnoc en 195 1. 
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servant un grand nombre d'étançons, donc en ef
fectuant des m esures instantanées. Quand ce pre
m ier travail aura mis quelques lois en évidence, 
on pourra s'attacher à r ésoudre les problèmes de 
détai l au moyen d'enre~istrements continus. 

M. VELZEBOER 

L'obser vation continue, c'est-à-di re avec enre
gistrement graphique, de l'évoh1tion de la pression 
sur les é tançons es t d'un grand intérê t, en combi
naison avec l'observation contin ue de la conver
~ence des épontes, pour obtenir une id ée précise 
du comportement du soutènement en taille. C'est 
surtout pour étudier les coups de toit qu ' une ob
ser vation précise de la pression et de la conver
~ence est indispensa ble. On obser ve en effet que, 
lors des coups de toit, 'la convergence varie peu 
ou pas d u tout, tandis que la charge de l'é tançon 
diminue considérablement. 

M.FISH 
J e désire avant tout r eme rcie r Inich ar d'avoir 

invité si a imablement le National Coa l Board à 
envoye r une délé~ation britannique à ce tte Jour
née d 'Etudes. 

De puis la Conférence de Liège, en avri l 1951, le 
Service 'cientifique du · .c.B. a entrepris des tra
va ux dans le domaine des pressions de terrains à 
son nouveau Centre de R ech erch es des en virons de 
Londres. I l a simultanément poursuivi sa coll abo
ration aux travaux du Professeur Potts, de New
castle. Je m e bornerai ici à l 'activité de n o tre 
Service. 

Le travaux du Centre de Rech erch es consistent 
es entiell ement dans la mise a u point d' appareils, 
rendu nécessaires pour nos propres recherche;; 
dan le domaine minier ou étudiés à la demande 
expresse du Ser vice Prod uction. 

Voici les principaux sujets à l 'étude actuell e
ment. Ce rtains de ces appareils ont déjà été r éali
Fés e t leurs prototypes ont été mi,: à l'essai au 
fond. 

] ) Un enre~istre ur à distance cie la conveqrcnce 
des éponte~ . Cet apparei l es t destiné à être aban
donné dam les r emb lais, sans possibilité de re
pri!'f'. J u~q u"ù pr(·!'ent, aucun appareil ne perm et, 
1·n effe t. d 'enrel:! istre r le!' affai ~sem ents d ans le 
remb lai ù un e di stan ce notable !les vo ies d'exploi
tation. 

2) Ln cl~ namom(•tre c nrel:!istre m·, indiqu ant ù 
di ,:tarH'f' )p~ prP;:sion~ n~;!nan t à l' int é riNrr du rem
blai. CPt apparPi l ,·.;!a lPmcnt n'PH pa,; r!·cupi• rablc. 

:{ J De;; d~ namomf.t re~ ù fil !' ré!"ist ants ( st r·ain
i:!aU I:!<'I JH'I'Illt'llant d'Pill'<';!i !" trPr I l'~ eha l'l:!<'~ sup
JHlrt(•p,, par le;: i·tançon . . ( :e, d~ namomf.t res !'Ont 
dc·,:tirH~,. ù î·trt> plar·f>,- cnlrt> f'ètançon <'1 la h î•lf' 
qu' i 1 ,:upport e. J l,: ;;ont re lil>s à un a ppareil pe r
lll <' tlanl d 'pffr·l'lu e r. par 'oie photol:!ra phique. 
rfOIIZI' l' lll'l' ;!i:'ll'(•m r·nl!" !'ÎmuJtan!>ment. ( ;1'1 appa
n •i 1 h ·l rohu~I P Pl ,- uffi;:ammPnt pr(•e i ~ . O n ~' C' f · 
f'on' P aC'IIWf]PI!IPill dl' fp l't'IHII'I• ant i-:.r ri sO UI PUX pl 
f<ll'i If' à 1 ramportPr. 

t 1 1 ,r• 11 Bonwnr i• t n· ,> 1 f i:.r. l J I'O rH:u pour nrl',:u-
1'1'1' If• - rl•'·plai'I>JIJ Pnl ;: rc·latif;: du to it 1'1 du ruur. 

·--~-- - ----- ,_,_...~ - · - -

Fig. 1. 

Il a été m is a u point pour rassembler les données 
nécessaires à l'é tude d'un . ou tènement déplac,:able 
m écaniquement. I l consiste essenti ellement en un 
tube télescopique avec enregis treur de conver
gence, dont es t solidaire un c linomètre à cercles 
ve rtical e t hori zontal. Le cercle horizontal mesure 
la direction dans laq ue ll e sc produit la dévia tion 
maximum, tandis que le cercle ,·er ti ca] permet 
d'en déte rminer la vale ur. 

5) Une bî·le m éta llique cal ibr{·c, munie d'ex
tensom ètres à fi l résistan t, utili ée pour m esurer 
les so llici tations sur fe soutèn ement par b i'· les arti
cul é es. 

E n outre, on cnvisa l:!c fe problè me de la mesure 
des prei'sion s dans le massif, ù un e tlistance nota
bi~ des paro_is des .ex~avations. C'e"t lù un pro
bleme es><f'ntr c l, ma1!' d co mport e de "ro~~e~ d'f 
fi cultés. " ~~ ~ 1 · 

M. POTTS 

A pr·i·s a\·oir a~si st«'• ù la Conf(·r·l'ncc dl" ]951 
. 1 1 l" . . e t 

~ avo1r :n enr u rnl f' res!'nnt (•xpo;:è des Profes-
,:eur,: Bn;:on ct .Ja: l]nemin, j'ai effectu é des r . 
ehe rche;: dans le lll «' lllC donnine da11 ]' ' 1 · e , . ' ' rn entton 
d a pplrqll<' l' le-s PX II"I! SOI!l t' li'C'5 Ù f'rl ,' · 

· , J l i'SISlant 
l~ lra111- !!a ll!!f') a a 1111'-' 111'" ri "~ cll 'll'"C ' · 

' ~ 
0 

' c · 0 
' l"' s exercl'es 

~ ~~ r le !'OU tenemcn 1. 

Lr;: tnnaux pffer·tu(·, -'1 \1'\\ l"l ' ll " 1 ' . . . · ' ' ~ ··· on , a 1110n 
<1\ 1 ~. )H' I'Jl ll~ d <ljl jiOf'lt'l' l jiiPi tj lll'" jl ·f' ' 

, . . · 1' 1 Pt'lJOil!l e-
111 1:' 111 :' <I ll ll!al l' l'l f'l fJII I \ (IIIS 'l l~ lt'• cl t'•, .· 1 · 

. . · ' 111 l'l' lll a lll1. 
On )'<' Ill dr ~ llll :,! ll l' l' troi.;; f. lf ml'nt . d · 

IC~ I'i i' J : . ~ <II I S ce ma-

-l 
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a ) l'instrument de mesure électrique; 
b ) le câble de liaison à conducteurs multiples 

et les boîtes à bornes reliées à l 'instrument 
de mesure et aux capsules dynamométriques 
respectivement ; 

c) les fich es de raccordement et les dynamomè
tres proprement dits. 

a ) Appareil de m esure et. sonrce de courant. 

Le courant est fourni par une ·batterie de lam pe 
à chapeau d' un type agréé (4 V - 0,75 A) con
tenue dans son boîtier ordinaire. La lampe à ch a
peau est remplacée par une douille à câble 
Plessey, vissée sur une fiche ù l'intérieur de l'ins
trument de m esure avant sa descente au fond. 
L'ensemble : batterie, fiche et douille, se trouve 
à l'intérieur de la caisse de l'appareil de mesure. 

!lotie de 

n Dynom0fn.21~ roccordcmenl 

exécutées en saillie (de fac,:on à ne pas mettre l'in
tér ieur de la caisse en communication avec l'exté
rieur) . L a caisse est munie de trois douilles : deux 
pour le raccordement des dynamomètres au:-.: bor
nes de la batterie (branches du pont) , par les
quelles passe un courant de 15 rn A environ, et 
une pour le conducteur aboutissant, d ans les dy
namomètres, au point de jonction des delL'\': bran
ches (diagonale du pont) . Dans cette dernière, le 
courant est de l'ordre de 1 microampère. Ces 
fiches, q ui assurent la liaison de l'instrument avec 
1a boîte à b ornes terminant le câble à conducteurs 
multiples, restent normalement en place pendant 
1a durée d ' une campagne de mesures au fond. On 
a cependant conçu les detL'\': fich es raccordées aux 
bornes de la batterie de façon à éviter toute pro
duction d'étincelles au moment du raccordement. 

__,,.._ Conlocl melo llique 

-x>-Con loci 6 mercure 

i L __ _j 

\ 
Co ble lélephon'que Séleclecr 6 Appore,l œ m...,.e 

6 ( n • 2)condu::leur> n po>~l,ons el boller 1e 

Fig. 2. 

Fis. 3. 

Comme l'indique le sch éma électrique (fi g. 2 ) , 
deux branch es du pont de W heatstone e t le gal
vanom ètre se trouvent dans la caisse avec la 
b atter ie. Cette caisse ( fig. 3) est faite en tôle de 
3 mm et porte une fenê tre de verre sur sa f nee 
avan t q ui est légèrem ent incl inée. Toutes les ou· 
vertnres de cette caisse (logemen ts de vis, etc.) 
sont munies d'un joint usiné de 25 mm, ou sont 

Ces fich es sont munies de broch es de contact dont 
l'extrémité es t ai [,'l.1ë comme celle d'une ai!!Uille. 
E lles sont m asquées automatiquement par u~ cou
vercle quand ell es sont déconnectées. Quand on 
r accorde la fich e, la partie inférieure, portant le 
couvercle, s'engage dans un logem en t en bronze 
usi né avec précision, qni surmonte le contact de 
la douille. On fait subir une rotation ù la fiche et 
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on l'enfonce : ce mouvement déverrouille le cou
vercle, fait descendre l'aiguille d'acier dans un 
godet de mercure et la -bloque dans cette position. 
En descendant, l'aiguille perce un opercule de 
caoutchouc placé au-dessus du mercure. Cet oper
cule empêche tout faux contact avant l'enfonce
ment de la fiche, il nettoie la broche à chaque 
passage et empêche le mercure de se perdre. 

b) Câbles à conducteurs multiples, boîte d'arrivée 
(côté instrument} et boîte de raccordement 
(côté dynamomètres). 

La boîte d'arrivée est logée au centre d'un tam
bour d'acier portant le câble (fig. 3). Un sélecteur 
normal, type radio, monté en cet endroit, permet 
de choisir un quelconque des dynamomètres rac
cordés pour effectuer une mesure. Ce sélecteur 
branche le galvanomètre (diagonale du pont) sur 
l'un quelconque des dynamomètres. Le courant 
traversant le sélecteur est de l'ordre de 1 micro
ampère. Les deux fils raccordés aux ·pôles de la 
batterie ne sont pas interrompus et passent par 
des connexions soudées. 

Le câble à conducteurs multiples est un câble 
à 50 conducteurs armé au chlorure de polyvinyle, 
du type utilisé ordinairement pour les circuits té· 
léphoniques souterrains. Il est fixé solidement au 
tambour d'enroulement, d'une part, à la boîte de 
raccordement, d'autre part. Cette dernière égale· 
ment est visible sur la figure 3. Les connexions, 
dans la boîte d'arrivée et la boîte de raccordement, 
sont noyées dans une masse bitumineuse. 

c) Fiches de raccordement et dynamomètres. 

Les fiches solidaires de chaque dynamomètre 
s'engagent dans les douilles de la boîte de raccor
dement et ne peuvent donner de contact qu'après 

f'iJl. 4. 

avoir été vissées à fond sur ces douilles. Ce mou
vement fait descendre deux broches d'acier .poin
tues à travers un opercule de caoutchouc dans les 
godets de mercure de la douille (reliés par le 
câble aux pôles de la batterie). Simultanément, 
un groupe de broches de bronze s'enfoncent dans 
des douilles métalliques, pour fermer la diagonale 
du pont de mesure (galvanomètre). 

Les câbles réunissant-chaque fiche au dynamo
mètre correspondant ont trois conducteurs et sont 
revêtus de caoutchouc. Ils sont fixés au moyen des 
fils de remplissage, d'une .part, à la fiche, d'autre 
part, au cylindre central portant les extensomètres 
de compensation, à l'intérieur du dynamomètre 
(fig. 4). 

Le dynamomètre comporte trois jauges extenso
métriques actives montées sur la surface interne 
du cylindre extérieur, et trois jauges de compen
sation placées sur le cylindre intérieur qui n'est 
pas sollicité. Cette disposition diffère donc de celle 
qui a été décrite par le Professeur Brison. L'entrée 
du câble dans la capsule est scellée au moyen 
d'une masse bitumineuse. 

Ce qui caractérise cet équipement, c'est l'usage 
d'un pont électrique simple, dans lequel on a 
éliminé les résistances de contact et les résistances 
sujettes à variation. Trois conducteurs suffisent 
pour raccorder chaque dynamomètre, tandis que 
le schéma du Professeur Brison fait usage de fi. 
ches à quatre broches et de deux paires de con
ducteurs, avec quatre contacts à mercure. Cette 
différence apparaît sur le schéma électrique fi. 
gure 2. Le pont de mesure et le tambour du câble 
de la figure 3 peuvent se trouver en dehors de la 
taille, à une distance qui n'est limitée que par la 
longueur du câble téléphonique. 

Ce matériel a été agréé pour l'ensemble des 
mines britanniques et l'on procède actuellement à 
sa mise en service au fond. 

M. TINCELIN 

Fait un bref résumé des travaux entrepris dans 
les mines de fer de Lorraine. 

Le boulonnage du toit s'y est rapidement déve
loppé. On mesure les tensions ~an~ le,~ b~u~ons au 
moyen de strain ganges montees a 1 mte~1eur, de 
manchons filetés réunissant les deux parties dun 
boulon. 

La mesure de la vitesse de propagation du son 
dans la roche permet de se faire une idée quali
tative des pressions régnant à l'intérieur des piliers. 
On a constaté par cette méthode une répartition 
ondulatoire des pressions autour d'une excavation, 
tout au moins tant que la roche sollicitée reste 
dans le domaine élastique. 

On a pu mettre en évidence une relation entre 
l'écartement des chambres d'exploitation et les 
chutes de toit. 

Des essais par voie photoélastique vont être 
entrepris avec des modèles reproduisant les strati
fications des terrains réels en tenant compte des 
propriétés différentes des bancs. 

----·....,_..,...· :r:--·-"=..J .... ..,.----~~ ....... __....-___..... ....... --....-.-- --~~ .. .. . - . - . 
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Mesures des mouvements des épontes en voie 

par J. AUDIBERT. 
Ingénieur Divisionnaire au Groupe de Valenciennes 

des Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais. 

SAMENVATTING 

ln de groep Valenciennes (Bassin du Nord et Pas-de-Calais) werden de vervormingen gemeten van 
galerijen, v66r en na het voorbijtrek~en van de pijler. 1-liervoor werden vier verankeringsstangen in de om
trek van een bepaalde doorsnedc van de galerij gedrcven, cm de loodrechte zowel als de horizontale afstands
veranderingen tu.ssen de ankerkoppen gemelen. Deze melingen zijn gedurende meerdere maanden in zeven 
galerijen lwrhaald geweest, met drie tot zes meetplaatsen per galerij. 

De waamemingen wijzen op een dru.kgolf, o tot 40 m v66r het pijlerfront, en op een achtersteun, 40 
tot 110 m acllter de pijler. 

ln onaangeroerd gebergte en v66r de drukgolf is de snelheid van de samendrukking in de orde van grootte 
van o, 1 mm per dag. De neerz.akking ontstaat voor hel grootste deel in de 20 m achter de pijler, en zij is 
practisch volledig bij lwt voorbijtrekken van de achtersteun. Daama geschiedt de stabilisatie op een asympto
tisclle wijze, met een snelheid van 0,15 tot 0,7 mm per dag. 

De cii/eJ·s die bekomen werden hangen wezenlijk a{ van de geaardheid van het omliggende gesteente. 
Hieruit kan geen algemene tfteorie over de gebergtebewegingen in de omgeving van de pijler afgeleid 
worden. doch wel een praclisclte bepalingswijze van de hoedanigheid van het nevengesteente en een schat
ting vooraf van de mogelijke standtijd der galerijen die in een bepaalde laag gedreven worden. 

Verder werden interessante waamemingen uifgevoerd over slagen in het dakqesteente en over het 
zwellen van de vloer. 

RESUME 

Au Groupe de Valenciennes du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais, on a mesuré les déformations 
des voies avant et après le passage de la taille, en enfonçant quatre tiges de boulonnage dans le périmètre 
d'une section de la galerie et en mesurant les variations des distances horizontales et verticales entre les 
têtes des tiges. Les mesures ont été répétées pendant plusieurs mois dans sept voies, comportant chacune 
de trois à six stations de mesure. 

Ces observations mettent en évidence une onde de charge, précédant de o à 40 m le front de taille, 
et une culée arrière, suivant à 40 ... 110 m derrière la taille. 

En {erme et en avant de l'onde de charge, la vitesse de convergence est de l'ordr·e de o, t mm par jour. 
La plus gran(le partie de l'affaissement se produit dans les 20 m derrière la taille, et la quasi-totalité entre 
le passage de l'onde de char·ge et celui de la culée arrière. Derrière celle-ci, la stabilisation se fait d'une 
manière asymptotique, à la vitesse de o, 15 à 0,7 mm par jour. 

Les chiffres obtenus dépendent essentiellement de la nature des terrains encaissants : ils permettent non 
pas d'échafauder une tltéorie générale des mouvements autour de la taille, mais de caractériser la qualité 
des stampes encaissant chaque couche, et de se /aire une idée du temps de conservation probable des voies 
tracées dans cette couche. 

On a pu, de plus, faire des observations intéressantes sur les coups de charge et sur le soufflage du 
mur. 

1. - METHODES DE MESURES 

La présente étude rassemble les résultats de 
mesures de convergence effectuées dans sept· voies 
de taille du Groupe de Valenciennes; dans cinq de 
ces voiP.s on a utilisé une même procédure que nous 

appellerons mode opératoire général: dans une 
sixième voie. la procédure est une variante de la 
précédente. 

TYiode opératoire général. 
Dan& chacune des cinq prem1eres galeries. on a 

choisi quatre ou cinq stations espacées d'une ving-



690 Annales des Mines de Belgique Tome LII. - sme livraison 

TABLEAU 1. 

REPERTOIRE DES VOIES OBSERVEES 

Siège 

Veine 
Pendage 
Ouverture 
Dureté (points) 
Profondeur 

Nature 
des 
épontes 

Charbon m. -15 
Mur 

~rio ble 
10 

§] 5 

Grès 10 

~ 

Ag ache 

Veine n° 3 
18 - 25° 

1,20 rn 
25 p 

480 rn 

Longueur de la taille 132 rn 
Avancement journalier 1,13 rn 

Position de la taille Amont 
par rapport à la voie 

r rançon de voie ob
servé et avancement 
de la taille pendant 
les mesures. 

Soutènement de la 
voie 

Nombre de stations 
Nombre de mesures 
Durée des mesures 

( 1 ) Avnncemcnt irrégulier. 

t 

Bois 
Cadres 
T. H. 

6 
1030 

8 mois 

2 

Sabatier 

Anita 
27° 

1,10 rn 
26 p 

310 rn 

100 rn 
1,22 rn 

~mont + 
aval (2) 

Cadres 
T. H. 

3 
462 

8 mois 

3 

Sabatier 

Léonie 
30° 

1,00 rn 

25 p 
310 rn 

100 rn 
0,90 rn 

(t) 
Amont 

Cadres 
T. H. 

4 
728 

tt mois 

(2) Taille aval déhouillée antérieurement en fncc d<'s stations 1 ct Il. 

4 

La Grangt:: 

Alexis 
23° 

1,15 rn 
16 p 

240 rn 

Cadres 
T. H. 

5 
777 

tt mois 

( 3) Exploitation interrompue sur 28 m pur un cmn entre les stations 1 et Ill. 

5 

La Grange 

Louis 
37° 

0,86 rn 

240 rn 

118 rn 
1,15 rn 

Amont 

Cadres 
rigides 

bois 

4 
200 

2 mois 

6 

V x-Condé 

Elisabeth 
13 - 250 

1,25 rn 
20 p 

500 rn 

Born 
1,02 m 

Amont 

Boulons 

6 
2500 

20 mois 

7 

Ledoux 

6 Paumes 
10 - 250 

o.8o rn 

500 rn 

0,90 rn 

Aval 

Cadres 
T. H. 

138 
3 mois 

.... 
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taine de mètres: à chacune des stations on a placé 
des repères constitués par des tiges de boulonnage de 
1 m et disposés comme l'indique la figure t. 

Fig. 1. - Disposition des repères pour les mesures dans les 

galeries cadrées. 

On définit par un coup de burin sur chaque tige 
les points AB CD: en tendant un fil entre C et D 
on mesure la convergence horizontale des mézières: 
en suspendant des fils à plomb aux points A et B. 
on mesure les convergences verticales AH et BI. 

Les tiges sont placées aussi exactement que pos
sible dans un même plan: les repères A B C et D 
sont choisis soigneusement sur chaque tige, de 
façon que les quatre points A B C et D soient dans 
un même plan vertical. c'est-à-dire de façon que 
les fils à plomb louchent le fil D C. définissant ainsi 
sans ambiguïté les points H et 1. On mesure égale
ment les distances AD. DH. HI. lC et CB: la pré
cision des mesures est de r ordre de 3 mm: on peut 
donc se rendre compte des déplacements relatifs des 
quatre points A B C et D. 

On a choisi des repères indépendants du soutè
nement, de façon à ne mesurer que des convergences 
au terrain ct à s'affranchir des déformations éven
tuelles du soutènement; une série de mesures ini
tiales avait en effet permis de constater que la 
section utile d'une galerie. limitée par les cadres. 
diminuait deux fois plus que la section en terrain, 
à cause des déformations des cadres. 

Le choix des rep&res D et C liés aux mézières 
à une quarantaine de centimètres au-dessus du sol 
permet dans une certaine mesure de s'affranchir du 
soufflage de ce dernier; A H et B I mesurent en fait 
la compression des parements, à la rotation près 
des tiges. 

Le fait de faire des mesures non pas à une seule 
station. mais à plusieurs stations à la fois, permet de 
recouper les résultats de plusieurs stations et de com
bler par l'abondance de la statistique l'insuffisance 
due à l'imprécision des mesures. 

Les voies ont été choisies parmi celles qui offraient 
la possibilité de se placer à plus de 100 mètres en 
avant du front de taille. Les mesures étaient faites 
une fois par semaine. 

Ces voies sont celles numérotées de à 5 dans le 
tableau 1. 
Cas particulier d'une voie boulonnée. 

C'est le cas de la voie de base à 500 en troisième 
série couchant de la veine Elisabeth à la Fosse 

Vieu.x-Condé: cette voie est répertoriée dans le 
tableau 1 sous le n° 6. Sa section est ceiie de la 
figure 2. 

Fig. 2. - Disposition des repères pour les mesures dans ln 

galerie boulonnée. 

Les points A', B' et D' sont définis comme les 
points H et 1 de la méthode générale: on a mesuré 
périodiquement une fois par semaine, puis une fois 
tous les deux jours, les distances : AA', DD', BB', 
et EC. • 

Cette voie a été tracée en dehors de toute influence 
d'exploitation du 19 septembre 1950 jusqu'en août 
1951; la taille dont elle est voie de base a démarré en 
avril 1952 et s'est arrêtée en octobre 1952. 

• Cas particulier d'un soufflage de mur. 
Dans une voie de la veine 6 Paumes à la fosse 

Ch. Ledoux, on a suivi l'évolution du soufflage du 
mur en mesurant les cotes absolues de repères enfon
cés dans la sole; il s'agit de la voie n° 7 du tableau: 
la taille dont elle est la voie de tête a, à quelques 
mètres près. le même front que la voie. 

ll.- GALERIES ETUDIEES 

Conditions. 

Dans le tableau 1 on trouvera le répertoire des 
voies étudiées et les données qui résument les con
ditions des mesures : caractéristiques de la veine, 
profondeur, vitesse d'avancement du front de taille, 
soutènement de la voie. On a également noté les 
coupes des terrains de part et d'autre de la veine 
et on a schématisé les positions relatives du tron
çon de voie étudié et du front de taille au début et 
à la fin des mesures. 

Pour la voie n° 1 par exemple. le front a chassé 
de 146 rn entre le début et la fin des mesures. 

Le tronçon de voie étudié a une longueur de 
84 rn; la première station se trouvait, au début 
des mesures, à 8 rn en avant du front: à la fin, la 
dernière station se trouvait à 54 rn derrière le front. 

Toutes les voies envisagées ont une largeur de 
3 rn et- toutes les tailles sont traitées par remblais 
partiels avec fausses voies. Après le passage de la 
taille les voies sont bordées, du côté du dépilage, 
par une dame de remblais dont la qualité influence 
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les convergences mesurées. Le soutènement en taille 
est en bois dans tous les cas : châssis ou rallonges. 

En général le déhouillement a été fait d'un seul 
côté de la voie; il n'y a qu'une exception pour la 
voie n° 2, dont les deux premières stations se trou
vent dans une partie où une taille avait déhouillé 
l'aval avant qu'on ne prenne l'amont; la troisième 
station par contre est restée en ferme du côté aval. 

Résultats généraux. 
Chaque galerie fait l'objet d'un graphique * 

mettant en évidence les variations en fonction de la 
distance au front de taille des convergences hori
zontales et verticales à chaque station. Les courbes 
relatives à plusieurs stations ont des allures sem
blables, donnant plus de poids aux mesures effec
tuées. On peut y étudier les mouvements de terrain 
en avant de la taille, au passage de la taille, et der
rière la taille, repérer l'import-ance et la situation 
des ondes de charge en avant et des culées en 
arrière; elles permettent encore de comparer les 
diverses galeries au point de vue convergences verti
cales et convergences horizontales. de comparer les 
convergences verticales à l'amont et à l'aval d'une 
même galerie; de comparer les convergences verti
cales et horizontales, d'en déduire les diminutions 
globales de section. 

(*) Nous n'avons pas reproduit les graphiques correspondant 

à chacune des stallons de toutes• les voies; ils sont à la dispo

sition de ceux qui désireraient les avoir. 

On trouvera dans le tableau Il, (Interprétation 
~es résultats), les chiffres déduits des graphiques: il 
s agit dans tous les cas de la moyenne des chiffres 
relatifs à chaque station; la dispersion autour de 
cette moyenne le long d'une galerie donnée est de 
l'ordre de 40 %. les conditions locales de soutène
ment de la voie interviennent de façon sensible. 

A la ligne ( 1) on a indiqué les positions de ce 
que nous appelons «onde de charge» précédant le 
front de taille. et de la culée arrière après le passage 
de la taille: aucune des mesures n'a permis de noter 
un caractère ondulatoire des mouvements précédant 
le front. On constate plutôt que les rapprochements 
d'épontes se font. non pas de façon continue, mais 
par à-coups; seules des mesures avec enregistreurs 
auraient permis de vérifier ce point. 

Dans toutes les voies on a remarqué une brutale 
augmentation de la vitesse de convergence à 
l'aplomb du front de taille; la plus grande partie 
des mouvements de terrain se fait au passage de la 
taille; à la ligne (4) on a reporté les convergences 
observées entre le moment où le front atteint la sta
tion et le moment où il a dépassé celte station de 
20 m. On comparera ces convergences avec les con
vergences totales de la ligne (5) observées dans la 
zone comprise entre l'onde de charge avant et In 
culée arrière, zone qui s'étend sur plus de 100 m. 

Les convergences totales sont très inférieures à 
cinq fois les convergences de la ligne (4). 

Les terrains bougent avant l'onde de charge et 

TABLEAU Il. 

RESULTATS . DES MESURES. 

Voie n° 1 2 3 4 5 
1 

6 

1. Dist. au front de taille en rn 
de l'onde en avant 0 20 - 40 0 - 5 7 20 - 25 32 

de la culée arrière 40-50 90 - t 10 6o - 8o 6o ? > 6o 

2. Vitess<> de convergen- [ Hor. < 0,1 ? < 0,1 ? ? 0,08 
ce en avant de l'onde de Vert. - ? 0,2 - o.s ? 7 0,20 
charge en mm/jour. 

3· Convergence au passa- [ Hor 0 100 20 - 50 70 
ge de l'onde de char- Vert. 0 70 30 - 45 75 ge (mm) 

4· Convergence au passa- [ Hor. 20 120 40 290 70 65 
ge de la taille (mm) Vert. 28 t6o 120 70 120 180 

5· Convergence entre le [ Hor 35 470 130 7 
passage de l'onde> de> char- Veri. 

300 290 

ge et celui de la culée (mm). 
57 390 253 170 ? 350 

6. Vitc>ssc> dP convPrgPn- [ Hor. 0,16 0.7 ? arrii•rf' de la culée V <>rt. 
0,) 0,6 -

ce en 0,15 0,) 
(mm/jour). 

0,51) O,J 0.5 -

j. Converg(•nc<>s maxi- f Amont 1)0 4ÔO 351 356 t6o ma ohst>rvér·s (mm) Aval H2 
420 

4)0 ))7 453 1)0 )75 
"'l. 1 )iminulion de ..;(·dion r·nln· 

fic'• hui t•l fin d(':' mr"-.:un·:' (o/o) 1 ,, (YrJ 40 % 20 % % )') ? 2') % 
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continuent de bouger derrière la culée: aux lignes 
(2) et (6). on a porté en mm par jour les vitesses 
de convergence déduites des mesures; elles corres
pondent encore aux vitesses qu'on observe dans des 
galeries tracées en ferme loin de toute exploitation. 

Les lignes (7) et (8) concernent les mouvements 
totaux observés entre le début et la fin des mesures; 
on ne saurait les comparer d'une voie à l'autre 
puisqu'ils dépendent essentiellement de la durée 
des mesures. 

m.- MOUVEMENTS AVANT 
DEHOUn.LEMENT 

Toutes les mesures faites ont révélé un mouve
ment lent des terrains à peu près continu dans la 
voie en ferme, éloignée de toute exploitation. Lors
que le front de taille s'approche. les mo~vements 
s'accélèrent, marquant la position de 1 onde de 
charge en avant du front. Au passage de la taille 
une nouvelle accélération se produit qui change 
bientôt de signe; après le passage de la taille on peut 
repérer une culée au delà de laquelle les mouve
ments redeviennent quasi-continus comme lorsque 
la voie était en ferme. 

Nous commencerons par étudier les mouvements 
en avant du front de taille. 

Mouvements dans une voie en {erme. 

Le cas le plus typique est celui de la voie n° 6: 
une première série de mesures avait été entreprise 
entre septembre 1950. traçage de la voie, et août 
1951; il n'y avait pas de front de taille à moins de 
150 rn des stations étudiées. En six mois toit et mur 
n'ont cessé de se rapprocher. accusant une conver
gence totale de 36 mm, soit environ 0,2 mm par jour. 
Ces mouvements se faisaient par saccades étant don
né qu'il arrivait que pendant plus d'un mois on nt· 
décelât aucune convergence. Les terrains ne sont 
pas élastiques mais fluenl; toutefois l'existenct' de 
saccades prouve quP les terrains. se compo:-tant en 
gros comme des masses pulvérulentes, ont encore de, 
restants de cohésion : ils sont fissurés: le degré 
de fissuration et la cohésion des blocs élémentaires 
interviennent dans le régime des affaissements. 

La présence de boulons d'ancrage dans le toit 
et dans la mézière amont de cette voie modifie cer
tainement les p:opriélés d<'s t.errains en les différen
ciant un peu plus de celles d un massif pulvérulent. 
Il est donc intéressant de voir ce qu'est le régime en 
ferme de voies non boulonnées : la ligne (2) du 
tableau Il donne les vitesses observéPs dans les 
autres cas: elles sont moins sûres que celles trou
vées dans le cas de la voie boulonnée, mais on peut 
en déduire en gros qu'elles restent partout du même 
ordre de grandeur; les mouvements sont commandé.; 
par la résistance que les pit>ds de cadres et le garnis
sage offrent aux poussées latérales des épontes : 
cette résistance est du même ordre' de grandeur avec 
les cadrPs tels qu'ils sont en général troussés qu'avec 
des boulons de parements espacés dP 1 m. 

Les voies en ferme dans les terrains houillers ne 
cesst•nt dP bouger. la vilessP dP fluaj:!P horizontal 
est inférieure à la vitessP de compression vNiicale 
des épontes : en un mois les épontes se comprimPnt 

verticalement de près de 1 cm tandis qu'elles fluent 
latéralement vers le vide de près de 1 cm. Les voies 
étudiées pourraient donc rester ouvertes en ferme 
pendant un an sans que leur section diminue de 
plus de 10 %; néanmoins ceci suppose que le mur 
ne foisonne pas; dans la plupart des voies étudiées 
ce dernier ne s'est pas manifesté de façon sensible, 
sauf dans le cas de la voie n° 7 où l'on a relevé, 
en ferme, des montées de mur de l'ordre de 20 cm 
en un mois. Cette vitesse de foisonnement dépasse 
beaucoup toutes celles observées pour le toit et les 
mézières renforcées par un soutènement. En d'autres 
termes. la tenue des voies en ferme dépend beau
coup plus de la qualité du mur que de celle du toit 
et des épontes : celles-ci ne diminuent pas la section 
de plus de 10 % en un an, alors que le mur peut être 
responsable d'un rétrécissement de 10 % en un 
mois. Alors que le soutènement du toit et des mé
zières rend à peu près universel le comportement 
de ces derniers, le mur non traité garde dans ses 
manifestations la marque de ses qualités intrinsè
ques. Ou bien il faut chercher une méthode de ren
forcement du mur qui rende ses propriétés univer
selles. ou bien des mesures systématiques de vites
se de soufflage permettront seules de déterminer 
pour chaque cas la section initiale à donner à une 
voie qui doit rester ouverte longtemps. 

L'onde de charge en avant du front. 

Nous avons défini la position de l'onde de charge 
comme ceiie à partir de laquelle les vitesses de con
vergence commencent à croître et dépassent ce 
qu'elles sont en ferme; cet accroissement se repère 
aussi bien sur les mouvements verticaux que sur les 
mouvements horizontaux: la fréquence des mesures 
ne permet pas de donner à sa position une précision 
supérieure à 10 rn, sauf pour la voie n° 6 dans laquel
le les mesures étaient effectuées tous les deux jours. 
Dans cette voie on trouve que l'accélération com
mence (voir graphique fig. 7) : 

à la station 1 entre le 4 et le 21 juin, soit entre 8 
et 21 rn en avant, 

à la station Il entre le 1 1 et le 17 juillet, soit de 
13 à 1 7 rn en avant, 

à la station Ill entre le 29 juiilet et le 2 août, soit 
de 19 à 25 rn en avant, 

à la station IV entre le 26 août et le 2 septembre, 
soit de 26 à 32 rn en avant. 

à la station V. le phénomène est moins nel; 
l'onde semble commencer vers le 16 septembre, soit 
environ à 34 rn en avant du front. 

On constate donc une onde de charge qui se 
place de plus en plus loin en avant de la taille 
quand on passe de la station 1 à la station IV. Or 
c'est seulement à partir du 1 H juin que la taille 
a avancé régulièrement de o.So rn par jour; aupa
ravant elle était immobile; on assiste donc à un 
redémarrage de taiile; la station 1 se trouve dans 
l'onde de charge alors que la taille vient de démar
rer : il faut en déduire que la zone à haute pression 
s'étt>nd jusqu'à 5 ou 10 rn au df'là du front quand la 
taille est au repos, que cette zone s'étend plus loin, 
jusqu'à 30 rn en avant, lorsque la taille avance de 
o.So rn par jour Pl que. lorsqu'on passe de l'arrêt 
à la march(• régulièr(', la culée commence par se 
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déplacer plus vite que le front; on atteint le régime 
stationnaire seulement au bout de 1 à 2 mois de 
marche. La lenteur avec laquelle les terrains passent 
d'un régime à l'autre explique dans une certaine 
mesure la dispersion des résultats, qu'on peut trou
ver dans les observations d'onde de charge. 

La détermination de l'onde de charge dans les 
voies doit tenir compte du régime d'avancement de 
la taille; on ne peut donc rien déduire des obser
vations faites dans la voie n° 3 dont la taille a 
avancé irrégulièrement. Quelles raisons peut-on in
voquer d'autre part pour expliquer une onde plus 
étendue dans la voie n° 2 et quasi-inexistante dans 
la voie n° 1 ? La seule explication paraît être liée 
à la nature du toit, très stratifié dans la voie n° 1 
et plus raide dans la voie n° 2. comme on le voit 
sur les coupes du tableau I: en observant les cou
pes des voies 1, 5, 7 et 2 qui se classent dans cet 
ordre au point de vue étendue de la zone de charge, 
on retrouve le fait connu : Dans des toits gréseux 
raides le mouvement précède le front plus loin que 
dans les toits de schistes. (Voir fig. 10). 

L'amplitude des mouvements en avant du front 
dépend de la façon dont le soutènement est placé; 
à la ligne (3) du tableau II on trouve des chiffres 
variables d'une voie à l'autre; il apparaît que. dans 
une certaine mesure, les mouvements dus à l'onde 
de charge sont d'autant plus importants que le toit 
est plus raide: ils restent toutefois faibles. 

IV. - MOUVElVJENTS 
APRES LE PASSAGE DE LA TAILLE 

La culée arrière. 
Si en avant du front on peut observer une dis

continuité dans les mouvements. il n'en est rien der-

rière la taille. Après le passage du front les mouve
ments ralentissent très progressivement; la courbe 
des convergences en fonction de la distance au front 
change de concavité et tend asymptotiquement vers 
une limite, de sorte qu'il est assez difficile de défi
nir le début d'une zone de culée où les terrains se 
calmeraient après les brutales transformations dues 
au déhouillement. 

L'équilibre après déhouillement. 

La zone à grande vitesse de déformation s'étend 
d'autant plus loin derrière le front que le toit est 
plus raide; presque imperceptible dans la voie n° 1, 
elle est beaucoup plus nette dans les voies n° 2 
et no 3 où elle s'étend jusqu'à 70-100 rn derrière le 
front. Au delà les terrains ne semblent vouloir 
jamais se reposer : dans le tableau III on a porté 
les mouvements observés dans quelques stations 
choisies parmi celies qui se trouvent très éloignées 
derrière la taille ou dont la taille s'est arrêtée depuis 
longtemps. Dans la voie n° 4 par exemple, à plus de 
175 rn derrière la taille, alors que celle-ci y est pas
sée depuis plus de 6 mois, on observe des vitesses 
de convergence de 0,2 à 0,9 mm par jour à la verti
cale et 2 à 3,7 mm par jour à l'horizontale. 

D'une façon générale il apparaît que la vitesse 
de convergence longtemps après déhouillement, com
me la vitesse en ferme longtemps avant déhouille
ment, n'est jamais nulle, et celle-là est supérieure 
à celle-ci. Ici encore les mouvements sont suscepti
bles de se manifester par saccades, mais le passage 
de la taille qui a substitué du remblai au charbon 
sur une partie de la mézière et accentué la fissuration 
des épontes. a déterminé pour les terrains un nou
veau régime d'équilibre à vite~se de déformation 
plus grande qu'en ferme. 

TABLEAU III. 
EQUILIBRE APRES DEHOUILLEMENT 

Date du Vitesse de convergence 

passage Dates limites de Distance du front mm par jour 

Voie des fronts l'observation Observations 

de taille AH 
1 

BI 
1 

DC 

No 1 station 1 15-8 14-12 au 12-4 133 0,16 0,11 0,07 Tail. arrêtée le 

No 1 
le 14-12 - II 10-9 14-12 au 12-4 113 0,18 -No 1 - III 27-9 14-12 au 12-4 93 1 0,08 0,22 -0 

N°2 - I 16-9 9-3 7-5 0,8 Tail. arrêtée le au 207 0,32 0,21 

N°2 - Il le 9-3 

N°2 
5-10 - 187· o.l5 0,21 0,9 -- III 19-10 9-2 au 9-3 132 à 167 0/35 0,08 0,6 Tail. en marche 

No 3 - 1 28-9 2-4 6-8 150 à 203 Tail. en marche No 3 II 
au 0,24 0,41 0.46 - 28-10 - 132 à'•ss No) - III 0,29 0,24 0,24 -

14-1 1 - 112 à 155 No) - IV 0,9 0,30 0,08 -
7-12 - 90 à 143 0,62 0,26 0,33 -

No4 - JV 12-12 28-7 au 2)-9 275 à 353 Tai 1. en marche N()4 v 0,21 0,28 2 - 22-12 12-1 au 7-3 150à27t 0.75 0.97 3·7 -
No 7 1 1R-1o au 20-11 - 1-j 86 0,44 o.6s 1 Tai 1. arrêtée le 

No- ·- If 2()-; 6t 
le 30-9 

• j 1 0.78 0,65 -
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Les vitesses à l'équilibre que nous avons mesurées 
sont plus dispersées que les vitesses en ferme : 
la qualité de la dame de remblais peut en effet varier 
le long d'une voie alors que la veine y reste la 
même. Il est donc difficile de déduire de nos mesures 
des règles générales pour les voies: on peut sim
plement dire qu'on aura pris une bonne sécurité 
dans le choix de la section initiale d'une voie en 
se basant sur les vitesses de convergence suivantes 
après déhouillement : 1 mm par jour verticalement 
et 2 mm par jour horizontalement. 

V. - CAS PARTICULIERS 

Un tour d'horizon vient d'être fait sur les mouve· 
ments de terrain en fonction de l'évolution de l'ex
ploitation; avant d'aborder l'examen de la direction 
de ces mouvements, nous nous arrêterons sur deux 
cas particuliers. 

100 

200 

300 

400 
mm. 

Ln 
lZ' Station:. 

1 
1 
1 
1 
1 

•....... ~ Convergence " .. ,,, l verfic:oles 

",, ~-~Convergences 
Jr...... 1 .,..,..,, 1 hori-zontales ................... . 

fig. 3. - Convergences dans la voie n° 4 il la suite du coup de 

charge du 5-l-53. Dates du passage de la laille aux diHérenl..:s 

stations. 

Coup de charge. . 
Dans la voie n° 4. la taille a chassé régulièrement 

en s'approchant des stations de mesure jusqu'au 
·our où le front dut s'arrêter sur une zone de cran. 
J • 't dant de la station 1 à la station Ill sur 28 rn 
s e en li f ' d 1' d · 
d 1 r1e. La tai e ut remontee au e a u cran pms 

e are; b L 't' 1 redémarra le 13 novem re 1952. es pos1 Ions re a-

]. - - ----- - -- --------Station 

!L :""== = ----- - -----~-· 
5tolion 

~ ~ 

Station li ----- ----- -- ---- -- .. 
...................... 

Stotio nL 1=:: ~ -- --
l50mm 
~ours 

lee rrëté r-

---

lives du front et des stations sont données sur la 
figure 3: les convergences mesurées figurent sur le 
graphique fig. 4 en fonction du temps. Le passage 
de la taille a entraîné à toutes les stations une aug
mentation de la vitesse de convergence; on note 
cependant le 5 janvier. dans les courbes, une discon
tinuité supplémentaire qui s'est produite simulta
nément à toutes les stations. Bien qu'il ne se soit 
alors rien passé d'anormal dans la taille à remblai 
partiel. les mesures de convergence mettent en évi
dence, entre le 5 et le 12 janvier, un coup de charge 
qui correspond à un affaissement en bloc du banc 
de grès de 8 rn situé à 1 .50 rn au-dessus de la veine. 
Ce banc avait alors une portée de 70 rn environ 
entre la veine et le cran: la station IV étant la plus 
sensible à ce coup. il faut en déduire que le banc 
s'est rompu au maximum à cette station, soit à 
45 rn environ du front de taille. dans une zone qui 
n'est pas située au milieu de la portée, comme 
on pourrait s·y attendre à priori; la rupture de la 
poutre que constitue le banc de grès s'est produite 
plus près du cran que de la taille; cette dissymétrie 
provient de ce que le cran est fixe alors que le 
front de taille s'éloigne : ravancement du front tend 
à reporter plus loin les cassures du toit ou ce que 
nous avons appelé précédemment la culée arrière; 
en effet, une fois le banc de grès cassé, les mouve
ments se stabilisent. Là où s'est manifestée la cas
sure naît un appui des bancs supérieurs qui ira 
ensuite se propager en suivant le front à une soixan
taine de mètres derrière lui. Plus les fronts avancent 
vite. plus loin est reportée cette zone de charge qui 
devient ensuite une zone d'appui. Nous retrouvons 
là une confirmation du fait connu : une plus grande 
vitesse de déhouillement donne aux terrains un 
comportement plus voisin de celui d'un toit raide : 
zone de charge et de culée s'éloignent du front. 

A la station IV les convergences totales verticales 
dues à la taille sont de r ordre de 350 mm. à la sta
tion V elles sont de 200 mm, à la station III de 
150 mm alors qu'à la station Il. située dans la partie 
en cran non déhouiiiée, elles ne sont que de 100 

mm. On retrouve les même différences pour les con-
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fig. 4. _ Converg<'nc<'s verticales aux cliHén•nl<'s stations <1<' ln voie n° '1. 
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vergen ces horizon ta les d e telle sorte qu'après éq ui
libre le profil de la voie se prése nte comme indiqué 
à la fig. 3 · 

O n voit que. dans un cas ana logu e. le point de 
la voie où l'on es t e n droi t de s 'a ttendre à la ruptu re 
massive du to it doit subir u n ren forceme nt du sou 
tènemen t. 

Soufflage d 'un mur. 

D es m esures de soufFlage du mur furent e ffec
tuées da ns la vein e n° 7 : ce tte voie est· la voie de tê te 
d 'une ta ille . D es boulons d'ancrage de 1.20 m d e 
lon g furent p lacés da ns le mu r. certains près des 
pa re ments e t d'a utres a u m il ie u de la galerie. L es 
observa tions ont consis té à mesurer a près le passa
ge du fron t d e ta ille les co tes a bsolues des ext rémités 
de bou lons ré pa rti s su r une tren ta ine de mètres. 

S u r le graph!que fi g. 5 on a porté en loncl ion 
d u lemps les varia tions d e cotes des bou lons; l'in
d ice 1 indique qu' il s 'agil d 'u n bou lon situé du côté 
a mon t. l' ind ice 2 re père un boulo n e n aval : d eu x 
bou lons s it ués dans la même sect ion de ga lerie 
portent fa même le ttre . 

Le mur chois i se trouve pa rmi les plus ma uva is 

mm. 
'200 

E2 
B2 

180 

160 
f2 

140 ------
120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

Fi!!. ). - . f)uffb w· du mur dan; la ,·nic n" 7. 

t\. B1 cütt' omont 
A~. 13~ . . cüté aval. 

d<' nos terrain s: IC's sou ffl ages mPsurés re présent·c nl 
des maxim a de ce qu'on pe ul a llendre : la li (Je E~ 
par exempl e' est mont ée de 20 c m <:•n l rc· If' 16 février 
et le 3 1 mars : <·n fa it . ces rep<\ res m C'su rc nl dC' corn-

b ien se son t soulevés les terra ins s il ués à 1 m e n 
d essous du mur; la pa rtie supérieure a encore 
fo isonné puisqu e ce rta ines ext rémités de tiges se 
trou vaien t noyées da ns 20 cm de terres; du côté 
a va l. pour les point s A~ B~ C~ D~. le mur s 'est 
soulevé de 40 cm au tota l en tre le 29 ja nvier cl' le 
3 1 ma rs, dont la moit ié proven a nt du fo ison neme nt 
d es (·erres sur une profondeu r de 1 m. 

Les terra ins vois ins de la mézière a mont ont 
beaucoup moins souffl é que du cô té aval ; fe souf
flage se s tabilise plus vile. phé nomène q u 'on peu t 
a ttribuer ù l'absen ce de d éhou illc mc nt ù l' a mon t. 
mais qui es t encore lié sa ns a ucun dou te au pen
d age; su r les ti ges A, c t B,. on a même repé ré des 
a ffa issements : les terra ins pulvéru len ts ct hum ides 
cou len t. a tl'irés pa r le vide C't la pesa n teur. Les mou
vemen ts son t nc tte m:.? n t dissymétriques. 

VI.- COMPARAISONS DES MOUVEMENTS 
AUX DEUX MEZIERES 

Toutes les voies ét udiées se s ituen t da ns des veines 
pc nt ées e ntre 18 ct 45°: en géné ral fa la ille es t pas
sée du côté amont a lors que fe côté ava l re sta it en 
fe rme. N ous é tudie ron s les di fférencC's de conver
gences verticales observées C' n l re l'ava l cl l'a mont. 

A la li gne 7 du tableau Il on a n oté les conver
gen ces m a xima observées ù l'amon t d'une pa rt c t 
à l' a val d'a ut re pa rt. A toutes les sta tion s des voies 
n °' t , 3. s. 6 on trouve un a ffaissemen t plu s grand 
à l'a mont, du côté où la la ille e st passée; si on 
su it l'évolut ion des mouvemen ts dans le lemps. on 
s 'a perçoit qu 'en avant de la la ille fa convcr~<'nce la 
plus gra nd e se trouve so it à l' a mont. so it à l'aval: fa 
diffé re nce C'n lrc les d eu x n 'cxcèd c jamais I S mm . d e 
sort e que n os mcsures ne pcrmcllcn l pas d e savoir 
s i e n ferme la méziè re a va l es t le s iège de com pres
s ions plu s fortes q u e fa mézière a mon t ; fa d ifférence 
s '; ( y en a u ne est vra iscmb lablcmcn l a ssez fa ible 
da ns les pendages de 18 à 45°. 

P a r contre, dès q uc le fron t de la ille s'a pproche 
d e quelques mètres. lcs mouveme n ts sc di ffé re ncien t 
n ett ement enl're les d eu x côtés : la vitesse d e conver
ge nce a u passa ge de la la ille C'SI plus gra nde à 
l'amont q u 'à l'aval; fa com para ison d es deu x côtés 
<•s t schéma ti sée sur lc gra phiq ue fi g. 6 q ui résu me 
les a ll ures des mouvemen ts ob servés d un s lc s voies 
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ë ~ 

100 ~----------+-----------~~~'~· r---------~-----------r--------
~ ',~_, .... ~ 
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Üi5tonce du front de !oille 

J\. ll.ti -. .. •·nwnt .. n•n,·•·n -. ·• bt pliroi o~\'f tl. o"t la pnroi n rnon l d d ll tni liPu dc·s \'elit ·~ 
n" 1, ) , 1 •·1 (J . 

Septembre 1953 Meslfre des molfvemenls des épontes en vote 697 

1, 3 · s. 6 ; la compress ibilité plu s grande de la da me 
d e remb la is ent ra îne u n basculemen t du to it vers fa 
ta ille . La d ifférence d e n a ture en tre la veine ct le 
rembla i en traîne un e diffé re nce de converge nce d e 
10 à 1- % pour les puissances de veine de 1 m. 
Dan~ fe cas pa rticulier de la voie n" 6 boulon née. 

n ou s avons mesu ré fa converge nce a u mi lieu de la 

Hr 
Hm ------

Slo\ion Jrr Hv ----~~ 
L 

5lo\ionll 

100mm 

15/10 15/5 1/6 15/6 1/7 
Fig. 7. - Com·rrgcnccs ,·crticnlcs (t-1 ) ct l.ori7.nntnlcs (L ) nu 
voi;innsc de la !nille dnns ln ,·oie n° 6 (boulonnée) . Voir fig. '2 

ln dl-finition de• <otes t-1 1 (rüté avnl) . 1-1 111 (milieu) . 1-1,. (cülé 
nmont) d 1. ( l n r~eur} 

. le !1ra phique fig . 7 mont re les varia tion s 
vote : ~ l' 1 ·f· 1 
verticales à l'a mon t. à a va c l ~u mt teu :

1 
a con -

ln ilieu rest·e com pn sc en tre c s con -
vcr<1cn ce a u f . 

"' J cl amon t : on rcma rq uc loulc OIS que 
vergencf's avn < 1 1 d 1 . 

'

, ff . (· du m i fi eU est pLIS prOC 1(' ( ' CC lll 
a a tssemc n . l (T b i l\ l ) 

d
. t· celu i d ava a cau . a mo n q u c 

TABLEAU IV. 

Con vcqtc m c:o0 \ 'C' rticniC's 

\ 'oie· n " 6 entre IP t 0 nnil <·1 1,. 2 nctohrP Pll 111111 

auctl m •f;eu f! l11 0 11 1 

Sta tion 1 256 347 ) OfJ 

Il 3ï 5 4 19 420 -
- Ill 2ï 7 430 ) <) 1 

- IV t6 1 1 2 1<) 270 

1 
·d · cie' mf'su re IJcrnw ll a nl dc s'a ffranc hir 

c· procc c d ' d . 
· rl'tc elu <ourflagc du mur. on pnd e n . c utrC' cn pa -

que le to it a pivoté cl qu'en même lemps il s 'es t légè
remen t bombé: il a pivoté de 3 à 5° a utour d 'u ne 
charnière p lacée à l'aval a u -d essu s du ferme. D a ns 
celle vo ie on consta te en effe t que le c ha rbon à 
l'aval s'est décollé d u toi t su r une profondeu r de 
l'ordre de 20 c m : la portée rée lle d es b a n cs d u toit 
es t plus gra nde que fa la rgeur de la voie : le côté 
de la cha rn ière con s tit ue un point fa ib le oü na issent 
d es lcnsion s a norma les : e n certa ins endroi ts on Y 
a observé des ch ut es de b locs d 'u ne v ingta ine de 
cen timè tres d'é pa isseu r; là où il n 'y a pas d e ch ute. 
on observe u ne cassure. If n 'es t pas dout·eux que d es 
éboulemen ts de voi e peu vent 1 rouvcr feur origine 
da ns cette cha rnière a u parement opposé à celui 
qui est dé houi llé: un sys tème d e renfort des terrains 
peu l y ê tre u tile si son a ct ion s'é tend a u -dessus 
d u ferme: c'es t le cas d 'une tige de boulon nage incli 
née vers fe massif. 

C as cie la voie n ° 2 . 

Dans celle voie les mesures ont mon tré à deu.'i: 
s la l ions u ne convergence plus é levée du côté amon t 
comme dans les ca s précédents; à la tro is ième sta
t ion pa r con tre l'a ffaisseme n t es t pl us g rand à 
l'aval. Cette voie sc trouve dans un cas p a rticulie r : 
le cô té a val fut en effet déhoui llé le p rem ier. de 
ja nvie r à mai 195 1: a près a voir d é passé les s tation s 
I cl' Il le front aval s'es t a rrêté c n ma i à S mètres 
de la t-ro is ième s ta t ion. C'est e n septembre q u 'on 
n commencé les mesures : les rembla is a va l curen t fe 
lemps de sc ta sser entre avr il c l octob re a ux sta tions 
l ct II de telle sorte q u'on retrouve l e ca s géné ral 
avec ce lle d iffé rence que fa var ia tion ent re a mont 
cl' aval a u 1icu d 'être de 10 à 15 % n 'excèd e pas 
5 %. E n d'au tres termes un rembla i la ssé a près s ix 
mois de com pression d iminue de compressib il ité 
sa n s ret rouver lout <'fois fa résista nce du cha rb on 
en p lace. 

Q ua nt à la tro is ième sta ti on . la converge nce p lus 
élevée à l'aval es t d uc à l' a ttaque d'une descenderie 
à son aplomb a u mois de se pte mbre. 

C as eTe la voie n° 4-

C'esl la voie d on t nous a vons d écrit plus h a u t le 
coup de c ha rge ; e n se reporta n t a u gra ph ique fig 4 
correspondant. on note ra qu 'à fa sta tion lll située 
près du cra n fa d iffér<'n ce ent re convergence aval 
el conve rgence a mon t e st fa ib le. pl us fa ible que celle 
trouvée pa r a illeurs. de sort e q u 'on peut con sid é
re r qu'à la précis ion d e nos mesu res le s mouvements 
v on t été sensiblement f<·s mêmcs des d eu x cô tés. Le 
~oup de c harge q ui s'es t produ it cn l re le 5 et le 12 
janv ie r a l égè~cm<·n l plus a ffecté l'ava l que l'amon t. 
son cxis ll·ncc a cont ra r ié lc p ivol cm C'nt du toit qu i 
sa ns lui aurait donné pa rtou t comme à fa sta ti on V 
unc com ·crgcncc plus g rand e d u côté d u dé hou ille
nw n l ; le coup de c ha rgf' a a ffecté plus pa rl icu fi ère 
mcnl b sta tion IV a u point d 'y rcnv<'rS<' r le sen s 
cf<· pivolcrn('n l du toit. 

C et excmple mon lrc q u e Il' han c d c grès qui s 'es t 
rompu mTl' rclnrcl s' <' sl cassé pa rn ll i· lc mcnt à la 
vo i<• él ll-clessu s du ferme ('( non a u -dessu s d e la 
ln iii C'. D e c l'll e ini Prpré lal ion nous trouverons une 
con fi rmat ion en ét ud iant les déforma t ion s des sec
li on s. 
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VII. DEFORMATIONS DES SECTIONS 

Nou s avons comparé les convergences observées 
d es d eux côtés de la voie e t avons pu en déduire 
~ans le cas généra l u n a ffaissemen t p lus grand du 
côté où passe la ta ille; l'ut il isa tion des 7 mesures 
d e A H . D H . AD. Hl, IC. BI et BC du q ua d rila tère 
A B C D , où A H et BI son t verticaux. perm et de 
préciser les défo rmations des sections. Ces 7 m esu
res en effet permetten t d e constru ire le qua d rila tère. 
elles sont même surabondan tes. En fa it on cons ta te 
q ue les m esures observées permettent d e reconstruire 

' 1 
1 

u 
1 ' 

1 ' \ 

,' :H ~---~ L----r---------.-
Fig. 8. - Repères pour ln déternoinntion des déformations de, 
seclions. La flèche indique le sens d<~ns lequel l~s rotations sont 

considérées comtnc positi,·cs. 

le q uadrilatère ABCD avec une erreur n e dépas
sa n t pas 1 cm. L e qua drilatère qui é tait p rimit ive
ment A BCD devie n t a ins i a près un certain te mps 
un quadrila tère A' B' C' D' don t la position par 
rapport à AB CD est dé terminée à une trans lation 
près : on peu l en déduire le sens ct l' importa nce 
d es ro ta tions des d ivers côtés : AD. BC. AB e l CD: 
ce lle rota tion peut êt re ga ra nt ie à 2 ° près. (fig. g). 

R és ultctls obtenus. 

Nou s avons comparé a insi e nt re e lles trois sec
lion s d 'u ne même stat ion . cel le du d ébut des mesu
res, celle observée à un e vingta ine d e mètres d er
rière le front de la ille ct celle de la fin des mesures. 
Les résu ltais sont rassemblés dans le tableau V: 
les chiffres de la colonne ( 1) son t les rotations. e n 
degrés. entre fe début cl· 20 m de rri ère le front, 
ceux d e la colonne ( 2) en tre le début el la fin des 
mesu res . Le sens positif es l le sens trigonomét rique , 
l'a mo nt é la n! su pposé placé à d roite. 

Le cas de la station III d e la vo ie n" 1 par exem
p le. où entre le d ébut c t la fin des mesures le toit 
aurait pivoté d e 9°. OC de 3°. AD el BC resta nt 
para llèles à e ux-mê mes. don ne la nouvelle section 
A' B'C'D' . dé fi n ie à u ne trans la tion près de la fig. g. 
l es c hiffres de la colonne (1) mon tren t que la lota
lit é de cell e rolalion s'cs l fa il c loin après le passage 
d e la la ille. puisque e nt re fe d ébu t des mesures el 
2 0 m de rriè re le front les rota tions fn iblcs sc seraient 
produites p lutôt e n sens inverse. A la station lV 

TABLEAU V. 

D EFOR fVIA T l ONS D ES SECTIO S. 

1 

Pnrcmc nl Paremen t 
T oil fVIu r aval a mont 

S tat ion AB oc A D BC Observai ions 

( 1) 1 (2) ( 1) 1 (2) ( 1) 1 (2) ( 1) 1 (2) - - --- --- --- - -- - - --
Voie n" 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

III + t - g + 2 - 3 0 0 0 0 

IV + 2 0 + 2 0 0 0 0 + 1 - --- --- - - -- --- - -
- --- --- - --- - - - - -Voie n° 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Aval dé houi llé 

JI + 2 + 2 - 3 - 1 - 2 - 2 0 0 Ava l dé houillé 
111 + 5 + 5 + 2 + t 0 0 0 0 D Pscende ric 

a !l aq uée --- --- --- --- --- --- - ---
- -- --- --- --- --- --- - ---Voie n° 3 1 - 5 - 5 0 0 0 0 0 0 

Il - 1 - 3 0 - 3 0 0 1) 0 

Ill - 3 - 3 + 1 - ) 0 - 8 0 0 
IV - 1 - 3 0 0 - 3 - 6 0 0 - - - --- - - - ---

- - --- --- --- --- - -
Voie n" 4 JI r 3 - 1 () - 0 - - 1 F n cran 

IIi ,, 1- 2 - 8 - ) () 0 - 10 - 5 
1\' . 

) 1 ) ) - ) () 1- 1 - () - Coup dl' c har!l'c' '5 
\ ' () 1 - t () 0 + ) ( ! 0 --- --- --- --- - --- - -

-

..... 
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par con tre on observe b ien là une très faible rota
tion pos itive due a u passage d e la la ille. mais pas de 
rotat ion néga tive loin derrière. 

FiJ:. 9. - Rc•slitulion d'utw section <léformée. 

Une ro ta tion négative de A B ~orre:p~nd à un 
. 1 d 1 '1 vers la partie d ehoudlee comme 

p tvolemen u OJ < < 1 · b J · 
], d ... c n arqué dan s a vo1c ou on nee nous avon s CJ il r 1 c l 

o 6 . 1 bien cc qu'on observe d ans Ioules es s la-
~ · cdes 1 . no - entre le début cl la fin des 
t1on s e a vo1c ~ d l . 

. le JJ hénomèn e esl moins n et ans a vOJC mesures, · 1 
o • 1 u l"efois on y consta te par compara1son en re 

:hi fr~eso des co lonnes ( 1) cl (2) un p ivotement 

1 l ·]Je 20 111 après le passage de son f ronl. 
vers a a1 ) 1 · 1 s qu'a u p assage du front (colonn e 1 c p1vole-
~~~ l aurait lieu p lu tôt- dans le sen s inve~·se. D a n s 

1 ·e n° 2 dont nous avons déjà s ign a le que son 
il VOl • • 

aval avai t élé dé houillé. on remarque a~~st un p1vo
. t non posit if à partir de 20 m d em cre le front. 
temen d d'" p ont re dans la voie n° 4 ont nous avons e)a 
' tuard~. l e cou p de c harge . il y a eu pivotement posit if 
e Je C . d· . 
d 

.. la taille es conslataiJons contra Jclotrcs ern erc < , • • • • 
• · ] · ent si 1 on attribue les rolaltons posi !Jvcs, sec a1r , l 

c'est-à-dire pivotement vers 1 ava . a u x mouvement s 
du toit su périeur: à CP premier mouvenwnt lié au 

dôme de pression s de toute la taille peut s'ajou ter 
un mouvemen t de sens con tra ire d errière la taille , dû 
à la compressibi lité de la dame d e rembla is p lu s 
grande que celle du ch a rbon de l'aval. 

Q uant à la lign e CD elle a dans toutes les sta
tions tendance à tourner dans le sens négatif : le 
point D serait soulevé plus haut que le point C 
ù cause des com press ions vert-icales p lus fortes du 
dôme de la laille qui viennent se concen trer dans le 
parement aval. Le phénomèn e l'emport-e à tout coup 
sur la sollicitation vers le hau t de la compressibilité 
de la dame de remblais; le mur plus pulvérulent et 
plus profondément enta illé que le toi t se comporte 
un peu comme celui d e la voie n° 7· 

Dans les voies p ent·ées du type de celles que nous 
avons étudiées. le passage de la laille à l'amont 
entraîne pour les mouvements une rotation géné
rale n égative; l es h autes press ions dues au toit su pé
rieur exercen t leurs e ffets sur le paremen t aval en 
ferme. tandis que le parement amont d étendu n e 
subit comme mouvements que ceux dus à la 
grande compressibilité du remblai. La figure 1 1 

schématise la simultanéité d es deux phénomènes : 
grandes p ressions à l'ava l en ferme. L es points A et 
B d u toit sont a près passage de la taille attirés dans 
le vide du remblai. tandi s que le point C partagé 
entre les d eux influences cont·radicto ires locale et 
générale, monte ou descend très peu. 

D e légères différences dans la manière d ont sont 
posés soutènement el remblais en fa isant cha n ger le 
sens de rotation d'e nsemble peuvent être à l'origine 
d e cou ples ou de forces parallèles à la galerie défor
mant les cadres en d ehors de leurs p lans. 

O n conçoit encore le rôle que peut jouer u n e 
voie d e fond remblayée à la mézière aval en sous
trayant le soutènement de la galerie à l'action de la 
voûte de pressions de la la ille et en rét·ablissant entre 
les deux parements une cerl"ain<' symétrie. 

------1-------..JVoie n~l 

-----1------ Vole n9 3 

250----~~~~~~~~~~~------4-------__, 
mm. 

Voien~2 

F i!-{. 10. _ Cnnn·r~rnn•s vcrticnle :-:. f'l h orizontal(•!' dnns lc·s \'o ic•s é tudiéc·s, comporérs nu x 

courbes donné"' pnr l luffmann (en pointillé) . 
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CONCLUSIONS 

L a campagne de m esures que nous avon s entre 
prise n'appre nd rien de nouvea u sur la te nue d es 
terrains; elle a toutefois permis d e confirmer d es 
faits connus , p récisé dans certa ins cas l'importa nce 
des phé nomèn es c l s itué la quai ité des te rra in s 
houill ers pa r ra ppo rt à ceux qu' il est conve nable 
d'imagine r. 

L 'onde d e pression p récéd a nt le front d e tail le 
n 'est pas à redout er d ans nos te rrains; ses e ffe ts 
sont b eaucoup moin s importan ts que ceux q ui ac
compagnent le passage d'une la i lle chassa n le. 

L e gra p h ique fig. 1 o résume les observat ions 
fait es sur les mouvem ents verticaux e t horizon ta ux 
des voies e n fon ction d e la d is ta n ce au front. Il 
apparait bien q u e p lus un toi t es t ra ide ou p lus un 
f~ont avance v il e, p lus grand e es t la zone qui 
s étend en tre onde d e charge c l cul ée d e press ion. 
Sur le g raph ique nous avons e ncore porté les cour
bes d 'a ffa issem ent obt enues par Hoffma n n dans le 
cas d 'u ne veine suje tt e à coups dr toit e l d a n s le 
cas d'une ve ine à toit d e schistes ; d e la compa ra ison 
de ces courbes avec les nôtres il résu lte que les te r
ra in s é tudiés, mê me les plus ra ides. sont e ncore loin 
d e posséder la raid eu r qu'on peut pa rfois rencon trer : 
une ex p loitation par foud royagc dan s les ta il les d e 
ces vei nes aurai t é té partout possib le. 

J .ÏJ!. Il . - ~ Iuuvc ·ruf'nl~ df':- l('rroiÏJh aulour J<' ltt voit-. 

d ~· ,d~ure d es courbes d <' converge nce po urra it con 
d lllr<' a un~ définition un p<' u préc ise de la « ra i
dt>ur » d<'.s cponl es : il ~Pra it <'neon· p lu s in té ressant 

e·. POU\'Oir déduire la définition cl<> la coupe des if'r-
n:uns. La com tJar -1·1-0 d d J • ~ n es coup<•s et cs cour )<' ne 
l)('l'nlf'l maiiH· un·~• s('m e· nl pas cfp fran c hir ce· pas; 
o n il SI'U I<'m!'n f 1 '1 111) · ·· 1 · 1 1· • . J' . . 1 ress1on qu e· n rn •c e·ur es t •ee 
a cpaiSSPur maximum d e bnne s r<' nconlrés )0 m 
a~ - 1<·.ss_u s d .. 1." \'<•in<·. S i l'uniformi té pra tiquP qw· 
te n< a 111irodu,rc· la (!l;nérnl isalion de·~ encires m é tn l-

l iques n e n ous a pas em pêché d'observer d es dif
fé rences dans le comportement des voies. il n 'en reste 
p as moi ~s ~u 'on se heurte fina le men t à l'impuis
sance ou 1 on sc trouve à définir la na ture des 
te rra ins. 

Dans toutes les vo ies étudiées, d'une sect ion ap
p roximative d e 7 rn ~. les mouvem ents sont restés 
faibles; p endant onze mois les mézières ne se sont 
pas comprimées de plu s d e 50 cm. tan dis qu'elfes se 
rapprocha ient horizontalement d e moins d e 50 cm. 
D a n s lous les cas où un é la rgissemen t d e la section 
a é té n écessaire. il fau t en rendre responsab le le mur. 
La faib le im portance d es mouvements d u toit et d e 

t 
. . 1 s 

pa re~cn s ex1slc . qu.i y a il des cadres ou qu'il n'y 
en a •t -p~ s; c~ soutcnement par cadres est conçu 
pour res•sler a des poussées m assives au toit et 
a ux pa rem e nt s qui e n fa it n'exi stent pas. a lo rs que 
les murs responsables des rauchages ne sont as 
l ' ( ' ' t . . . p ra• es ; on aura • •.nterê t à s orien ter au contra ire 
ve rs la reche rc he. dun moyen puissant pour traiter 
~c murj a.l o rsd~u il suffira it pour trois a utres cô tés 

cs ga en es une prot ect ion con tre les chut es d e 
pie rres. 

D e .la compa.ra is?n des conve rge nces ver t icales 
e t h~n.zontales ,) n est guère poss ible de tirer des 
coeff• c •e nts de Poisson; d 'une façon générale les 
mo~vem ~nls horizontaux se font à une vitesse égale 
env•ron a la moitié des vitesses verticales. 

On notera auss i que le mur s implemen t bou 
lon né d e la voie n° 6 a don né des mouvements 
ho rizonta ux p lus fa ibles q ue celui d e la voie n° 2 

cadrée. 
L es te rra ins houillers se comporten t comme des 

m assifs sem i-pulvérulenls don t la cohé sion n'est p as 
null e ; les sols de végétat ion que sonl les murs d es 
cou ches sont plus pulvéru lents que cohé rents ; nou s 
avons pu e n observe r des exemples. L es toits par 
con tre sont plus cohérents puisqu'il suffit assez sou
V!' nl de quelques boulons d'ancrage pour leur don
ne r une fermd é sati sfaisante. L es épontes d'une voie 
n e sont jamais en re pos e t les fro l le m <'n ls in ternes 
son t s uffisants pour que fe passage d'un régim e à 
l'a ut re de mande plus ieurs mois ; la dist inct io n ent re 
phénom èn es d ynam iques el phénomènes s tat iques 
es t <'ssenlie lle cl il para ît diffi c ile de pousser plus 
lo in une théorie des pressions d e te rra ins sa ns fa ire 
appel a u fac teur temps. 

Sur le plan pra t ique. la nécessi té se fa it sentir 
d e tra iter c haque voie comme un cas part ic ulie r. s i 
l'on veut aba issl' r le prix d e revie nt sans sacrifier 
la sécurité. La mél hodc d écrit e c i-dessus don ne 
une ré pon se à cc problème. pu isqu'elle C'Sl assez 
simpl e pour pouvoir s 'appliqu!• r à Ioul es IC's vo ies 
d' une fosse c l précise·r. sous unC' form!' t ransmissibl e 
d ' un ingéni eur à l'autre. le comporlemrnl propre d es 
s la m pe•s e nca issant chaque \ll' inr . 

Discussion 
MOUVEMENTS DE TERRAINS 

M. BRISON 

\f. lhi,on ilhi,tr · -11r Iii llr'·(t ·"i fr'· cf'[> l;tl >lir unr· 
cli - li11< lion l'Ill Ir l o~ < "'"' ''!!' ''" ,. d<·< ( po 11 t1·.: 

ou d~·.s mé.zi i·rc·s . et la prc·;sion du l<'rra in : fa 
pre•m Je• rc· n PSI q ue 1 e•fff• l d <' J., .;<•e'Oilfle· 1 . 

rf 
" · . .a 1 onver-

1:!1'11!' (' (e !'1 ) p(·llt SI' mani f<'sl!'r avf'l' u n n•la rd SC' n -

r .. 
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si b le su r la cause ( « onde » d e pression) pa r sui le 
du phénomène de re tard à la déforma tion des roches 
e l du lem ps nécessaire à la transmission des dépla
cem en ts dans la zone fracturée cl d étendue qui 
entoure une galerie . 

fVI. Brison sc d emande d 'autre part s i le temps 
allribué par J'vi. Audibcrl à la mise en régime de la 
p ro pagat ion d e l' c oncle ». après la remise en act i
v ité d'une la ille. ne coïncide pas avec la durée d e 
fra nc hissem en t d es terra ins affectés par l'exploi
ta tion an térieure du même fron t. D e nombreux 
a uteurs s ignalr nl. en effel. que la zon e de fortes 
p ress ions ( « onde d e pression ») conl inue à pro
g resser a près l'arrêt d'une laille pour se stabil iser 
final em ent à une quara ntaine de mètres e n avant du 

front. 

M. AUDIDERT 

fVI. Audiberl répond que. dans l'exemple qu ' il a 
décrit. la taille esl restée arrêtée pendant 7 t / 2 mois. 
JI p récise que son étude ne doit pas ê tre consid érée 

comme u ne co n tr ibu tion à la t héorie des p ressions 
d e terrain s. mais p lutôt comme la recherche d 'un 
procédé em pirique permellanl de répertorier le com
portem ent des voies d'exploitation dans chaque cou
che el d 'en déduire des d onnées pratiques sur la 
durée p robable de conserYation de ces voies. Il 
est bien d 'accord avec le rappel d e dé fi nitions fail 
par rvl. Brison. 

M. LABASSE 

E n ce qui con cerne les mouYements de te rrains 
a utour e t devant la taille. les é lèves d e Monsieur le 
Professeur Labasse ont eu l'occasion. d ans une gale
rie creu sée en aYant d 'une laille. d'observer. par 
rapport à une conduite d'air comprimé pratique
ment immobile. fe mou,·emenl d e repères fixés au 
toit. On a p u constater u n d épla cem en t vers le v ide 
d ans les 15 mètres proches du front de la ille. mais 
les observation s n'ont permis aucune conclusion 
quant aux mouvements des points s itués en d ehors 
de cette zone. 
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SAMENV ATTING 

Talrijke metingen werden in twee Lotfwringiscfw pijlers mel Wohlbier dynamomelers uilgevoerd. Ge
zien /1 et groot aantal en de spreiding van de meelresultalen moelen d eze lan gs de slalistisclw metl10de uil
gewerkt worclen. Deze werkwijze fweft !tet recels mogelijk gemaakt enkele vaslstellingen naar voor le bren
ge n, a lf10ewel al de resultale n nog niel oncler:;ocht werden. 

De to tale be lasting op een rij stempels looclrecht op /1 et pijler-{ront slijgt evenredi.g met heL aantal open
staande panden. l n uer·band hie rmee is een panel waar d e fwlen ondergesned en werclen gclijkwaarclig met de 
helft van een volledig ontkoolde panel. Men fweft cr belang bij d e openslaande breeclte van cle pijler loi cen 
minimum I.e beperken. . 

M en stelt gro lere belas tin gen op de s tc mpels in de nabijlwid van cie slecnclammen vast clan legenover 

hel hreukvelcl. 
/-let lastdiagram frangt a[ van d e rol elie cloor icclere stempel in hel gel1eel van de ~ncle rsteuningshou_w 

vervuld worclL. Indien de onclersleuning uil verschi llencle groepen sle mpe ls bes laat cite volgens uerscful
lencle cyclussen ge plaalsl e n g eroo[cl worclen, clan werken elie af~onclerlijke groepe_n volgens uerscl1 i lle~cle 
karakteristieke curven. 1-/iercloor onlstaat een onge lijkmalige ue rcle lmg van d e belastmg en een overbelas lm g 

van sommige stempels. · J lf l 1 l 
/-let aantal « sprongen » 0 [ « slagen » van de stempels schijnl. v~n e sne wi_c_ van ce as topneming 

aflwnkeli;k te zijn : de sla gen zijn des te talrijlw r· naargelanÇJ cfe belastrng sneller s lrJ9 1. 

RESUME 

D f!s mesuo·f!s nombreu.sf!S ont été effectuées dans deux tai lles cle Lorroine avec cles dynamomètres Wolrl
bier. Vu fe grand nombre cif!s rés ultats e l leur disp ersion. la métl10cfe statistique seule permet cie les. inter
préter correct em ent. Ce mode d e travai l a permi s de mettre déjà quelques résultats en évid ence, q uorque le 

dépouillement ne soit pas achevé. 
La chao·ge totcde s ur unf! fil e cl'étançons pC!qJenclic ulaire au front cie laille croît proporli~nnellemenl au 

nombre d 'allées ouverl f!s . A Cf! ooinl clf! v u f!, unf! a llée loauéf! es t équival.e nle à une d emi allee ouuerle. On 

a intérê t à réduire la largeur o~ul' rl f! cie la la i /I f!. . 
On constat(! rf f!s clwrgf!s p lus éleuéf!s sur l f!s élan çons uoisi ns cles épis de remblai que sur ceux qw se 

trouvent en face elu fouclroyoÇJe . ' r 
Le cliogramm f! de mise f! n clwrge d é pend du rôle jou é par clwque é tançon clans L e nsemble d e . w:

dlilecture dLt SOlÛI'nemenl. S i celui -ci comnorll' plusieurs séo·ies d 'étançons utilisés suiva nt des cycles cftf{e
renls, ces cli iJerses séril's tmvoi lll'mn l suiPan l .cl<>s can:wléris liques clifféren ll's. 11 en résrt!tc une répartiliort iné
gale d es charges e l u11e [aliÇJUC' su pplémc> 11l oir1? de ccr/nins é lcrnçons. 

1 f ' l 1 1 / ll · fl ' l "1 If! lco mise en clwrge : les - Ct reqownce c 11 Jonc issl'mC'III ces élo t~ çon s SPm "J e 1r1 uen cee par o 11 1 esse c 
" suuls » sonl d 'aulo tLI plu s nombreux CJUI! lo cfwr·ue es t copp/iquée plus rnpic/emenl. 

DC's obsC'rvations, dC's expér iC'nces divNses d des 
campaf:!n<'s d<' m<•surC's, conn·rnnnl IC' sout i·nC'I111" n! 
c-1 l e~ l(·rrn ins. ont é t{- <·nln·pris<·s d a ns d t•s l><l SS in s 
l'ran(a is a u co urs do• !"année• IQ)l . do nt ct•rlainC's 
sous l "é~ide rlu C<·rc hilf 1·! de· la Comm iss ion d 'Etu
de' de•.; Prc•ssion< dc- 1 1·rr;1ins. ( )w·lq ul's- un~ d r ces 
lravaux prés1·n lc•nl urw <~mp l , · ur lw ..tw oup plu ~ 
considc;rahlc· CJUI' IOih < <'UX cpoi "' a i1·nt pf(- df,.c 
fll('•s (• fi r: r(llll t • il llf).tf"il \ Hllf ela oh 1 1·! ord r1 · d "idé•o· s : 
parmi c·ux ~<' ~iltwnt le·, canlp<tr:!ow- d,. mt·<u n·-< qw· 

If' Bass in d e Lorraine a entre prises d ans plusieurs 
d e s<'s s ièges et qui onl élé anim ées pa r M. Schwartz. 
Professeur d"Exploi la tion à I"E co le d es M ines de 

lancy. awc la colla boral ion de q u elques in gé
ni C' urs dC' CC' Bass in. ! .'examen d C's observat ions a ux
qw·II C's e lles ont donné lieu es t trè>s long el n"esl 
pns ad ul'll emenl trrminé. de sorte que les résull a ls 
qu"i l sera possi hl e d "<'n tirer nr sonl pas encore lous 
nlÎs l'Il <'v idPnn'. I .Ps auteurs SC' cltUrgr ronl d P les 
public·r. F.n a lt r ndant. voic i brii·vemenl C'xposées 

L 
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les prem ières constatations que l"on p eu t consi
dére r comme acquises à ce jour. 

I. - GRANDEURS MESUREES 

E lles comprennent : 
- la ten sion des étançons. en fonct ion du temps, 

à l"a ide d"une quarantaine d e d ynamomè tres \ N"ohl
bicr-Ambaticllo. La précis ion des lect ures. faible 
jusqu"à 10 l<g/cm~ (soit 2.5 tonnes. 1 tonne corres
pondan t à 3.6 kg/cm~) s"opposa it à la mesu re de la 
charge de pose. ce qui constitua it une assez grave 
lacune. O n pourra reprocher à ces appareils de ne 
pas présen ter au sol la même surface portante que 
les é tançon s eux-mêmes. ma is tous les élan çons 
observés étaient traités sous cet aspect d e la même 
façon . 

- le coulissement des élançons à !"aide de repères 
et d'une règle (précis ion 1 mm). 

- avec moins de continuité. la convergen ce des 
épontes c t leur déplacement latéral relatif (mé thode 
de la p lanchette). 

D isons tou t d e su ite que. dans lous les cas, on a 
observé une dispers ion con sidérable des résul tats 
re la tifs à d es grandeurs et d es circonstances ana
logues, et que l'inlerprélation slalistiquc des résul
tats s" est révélée tout d e suite comme la seule pra
Liccrble. Dans !"ensemble. les courbes de fréquence 
sc sont présenl ées comm e des courbes de Gau ss, et 
une série de m esures éta it caractérisée par sa valeur 
moye nne e t par son écart type : 

Voici d eux exemples de di spersion : 
1) La c harge d'un étan çon étant représentée en 

fonct ion du temps depuis sa pose jusqu 'au fou
droyage. on dé fi nit la c ha rge normale comme la 
moyenne de la charge pendant cette période. Si 
l"on considère alors le même jour 6 étançon s appar
tenant à une même série. on observe les charges 
normales. en lonnes : 

13 22 36 
moyenne : 26 lonnes 

Si ce re levé est effect·u é 
obt ient : · 

30 37 22 
écart-! y pc : 9-3 lonnes. 

sept jours de suite , on 

Malgré cette dispersion, le calcul a pu fai re a ppa
railre : 

- des relations e ntre des valeurs moyennes et 
certaines données simples : exemple. charge totale 
sur une li gn e d'étançons pe rpendiculaire au fron t 
et nombre total d'allées ouvertes; 

- d es différences s ign ificatives entre la valeur 
moyenne d "une même grandeur relative à d es séries 
différentes d"étan çons (on appelle série !"ensem
ble des élançons s" inséranl de la même façon dans 
le cycle d 'un e taille) : exemple. charges moyenn es 
ma nifestées pour un coul issement donné par d es 
étançons de séries diffé re nt es; 

- d es corrélations entre différents paramètres 
relatifs aux étançons d"une même série : exemple, 
nombre d e b onds et vitesse de montée en charge au 
début de la pose. 

il. - CHANTIERS EXPERIMENTAUX 

L es résultats mentionnés ici sont principalement 
relatifs à une la ille (a) en veine Henri. à l a Houve 
II. et à une laille (b ) en ve ine E. champ médian. 
éta ge 270. Puits Barrois, à L a Houve l. 

a) Cette taille a été obse rvée au cours d e l'em
ploi de deux m éthodes. 

a- t ) abattage successif de d eux allées par jour
havage une seule fois par jour. sur d eux allées; il y 
a toujou rs une allée havée d"avance - foudroyage 
une seule fois par jour. La péri ode est donc de 24 
h eures et il y a deux séries d 'étançons qui ne s' in 
sèrent pas de la même façon dans le cycl e. 

a-2) abattage successif d e deux allées par jour 
- havage comme a -1 ) - foudroyage d eux fois p ar 
jour. La période demeure 24 heures à cause du 
havage qui ne ch ange pas. Il y a encore d eux séries 
d"étançons. ma is la largeur maximum ouverte est 
modifiée. 

b) Abattage successif de quatre allées su ccessives 
par jour - havage deux foi s par jour sur deux 
allées - foudroyage quatre fois par jour - cons
truction d"épis d e rembla i d eux fois par jour. A 
cause de la s itua tion respect ive de ces phases, la 

l'vloycnnc Ecml-lypc Rnpport écnrl-lypc/onoycnnc 

26 tonnes 9.3 
20 » 5,5 
19 » 2.6 
19 » 7 
17 » 7-3 
rg.8 » 2.3 
21 .4 » 7.5 

2) S i !"on observe les c harges d "une série d 'étan
çons analoguC's <'11 fon cl ion d <' leur coulissement, 
on trouve : 

tonnes 0,36 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

0.27 
0 . 14 
0 .37 
0.43 
0. 12 
0.35 

péri ode est en réalité de 24 h et le soutèn ement 
comprend quatre séries d "étançons. 

D e ces d escriptions. il est essen tiel de re tenir que 

Coulissements en mill imètres Chorges moyennes correspondu nies 

en lonnes Ecnrls·lypes en lonnes 

5 9 ,s 6 .s 
30 21 10 
50 28 12 
75 32 1 1 
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-la ta ille d e l a Houve Il a été observée au cours 
de d eu x organisations di fféren tes, donnant lieu à 
des la rgeurs maximums ou, ·ertes différentes: 

- da ns tous les cas, p lusieu rs séries d'é tançons. 
au sens dé fi ni plus hau t, étaie n t mis en place a u 
cou1 s d'une pé riode de la tai Ile. 

ill. - CHARGE OU TENSION 
DES ETANÇONS 

les données fourni es par ces m esures on l été 
utili sées pour trois ordres d'études. 

1) Etude du soutènement lui-même. 

a) Définition de quelques paramètres 

a-1) les sau ts : on appelle a ins i tout re pli 
rapide de l'étançon a u cours duque l se produit u ne 
perle d e la charge apprécia ble avec les dynamo
mètres d on t on disposait. c'es t-à-dire supérie ure ou 
égale à 3 ton nes. 

U n saut es t caracté risé par le rapport de la perle 
de la c harge à laque lle il d onne l ieu, à la cha rge 
avan t la perle. l es sau ts sont comptés pour c haque 
service de l'é ta nçon. 

a-2) la c harge maximum. la char~c fin a le ct 
leur ra pport. 

a-3) la cha rge norma le : c'es t fa cha rge moyen
ne d ans le lemps déduite d e la courbe cha rge- te mps. 

a-4) e nfin. la cou rbe caractéristique cha rge
coulissemen t'. 

Rappelons que, par d éfinition. fa cha rge qui cor
respond à un co ulissement y mm esl celle qui pro
voque un coulissemen t a u -delà de y mm. La courbe 
caractéristique a été 1 racée en prenant fa moyenne 
des mesures el en é tablissan t d es tableaux fournis
sant l'éca rt -type de fa c har!!e en fonction du cou
lissement. 

b) Résultats : 

b- 1) on a consta té q u ' il y ava it corré la tion e ntre 
fe nombre de sa uts e t la vitesse de mon léc en charge 
aussitôt après la pose d e l'é ta nçon. cl que ces d eux 
gran de urs varia ien t dans le même sens : la rég u
larité d<· l'étançon d épen d don c des c ircons tances 
de sa misc en c ha rge. 

b-2) la char~e norma le ('[ la c ha rge maximum 
on t été lrouvéc·s en corréhlion dan s Iou les les séries. 

h -3) fc•s obs<' n ·ation,; ft's p lu ,; importantc·s so nt 
lout l'fo is n' Iles q ui tonccrn<'nl fps courbes carac
téristiques. 

l'vla lgré la di spc•r«ion cons idl-rab lc· ohscn·é<'. on 
peul affirmcr qu'elfc·s sont lrè•s n<'ttPnwnl diffé
r<'ncir<'s pour 1,. · cliffén·nl<'s séri <'~. c'Psl-~t - dirc• pour 
dc·s modes cJ,. miq• <'n c ltarlfc· diffé rc•n ls. Ainsi. il 
sc' mblc• que l'on pari<· à lori cl(' ln nuaclrris l iquc 
d'un é l an~·on. mfm<· pour un indi vidu. car sa ton · 
format ion . l'étal de· , ,., 'urf,tc "'· Pl le·' e in on~ln1H e·s 
d<· ~a po~c· . ne· ""ni il"' 'r·ul , à inln\·c·nir. c·l l'of 
lure> cie celle cortrlw porccîl rtf'llc•nU>nl sulwn/onnéc> cl 
la façon rlonf le• loil aqil s 11r f'èta11 çon. Si (;1 1 l1arue· 
n ' au~nwniP Jlil' . 0 11 (1f'll . rnr ln·, le ·nl< ·nwrrl . j' 1; ta 11 ~·on 
ri ~CJLI(' dt· , ou l; ... ;...,·r il c l1 a rt!•· { on ... ldnlt·: ..,j ln , ltr~ r!!(' 
au~m('n lr • hr·,rrtcnup ou hrth(jw· nH·r~l . j'1;1Hn ço11 

fin il par ' " rl"''e·r rr ·t l'l pc~r cl< que;rir u11e· rî t:!idit<'. 

En conséquence. le fait pour une la ille de com
porter plusieurs séries d'étançons ne s ' inséra nt pas 
de la même façon dans fe cycle. est équ ivalen t au 
fa it de comporter des séries dont les courbes c harge
affaissement sont différen tes. 

2) Charge totale supportée par le soutènement 
en fonction de la mé thode d 'exploitation. 

L 'évolu tion en fonct ion du lemps d es pressions 
re levées au cours du déroulemen t du cycle d'u n e 
la ill e. a révé lé qu'on pouva it dis tinguer a pproxima
li vem.~nl _d_es ph ases d e transformation e l des p ha
ses d eqwl ,brc. Pen~an t plusieurs jours. ct pour les 
différe ntes p hases d équili b re. on a pu détermi ne r à 
La H ouve II la c harge tota le moyenne N sur une 
ra ngée d'é tançons perpen diculaire au front. Il était 
inté ressan t de recherche r s' il existait une re la tion 
en tre la charge moyenn e el la la rgeur ouverte. U ne 
d iffi culté sc présent a i! du fa it q ue la largeur ouverte 
comprenait CL a llées complètemen t découvertes e t b 
a llées havées et non c·ncorc dépilées. qui ne joue n t 
pas v1s-a-vis d u toit le même rôle q ue les allées 
découvertes. On a alo rs imagin é qu' il existait e n tre 

1. a Pt b. la re la tion : 

N = No (a + b h) 

o ù No esl une con stante el où ft est u n coeffi 
cien t infé rieur à 1 q ui représen te le rapport d e l'in
fluence d'u ne allée havée à celui d'une a llée d é
couvert e. 

A in s i. d ans la prem ière méthode de la Houve Il. 
les coeffic ie nts à considérer au cours des différentes 
phases é ta ient 

2 + h 

el les moyennes trouvées pou r 1 son t 

30 lonnes pour 2 + lt. 
<19 lonnes pour 3 + 2h. 
56 lon nes pour 4 + lt . 

P our la lai ll e observér. le ca lcu l con duit à adop-
1 cr o.s co mme vale ur de h. cl en f a il s i dans la re la 
tion : 

N = N .. (a + o.s b) 

on do li ne' à N les valeurs moycn rH's relevées. on 
trouve No = r2 ± 0.35 lonn cs. 

Un c han1fC'I11Pn l d'ornnnisn lion d 1 1 · j j d 
1
. n .. c (' a n r e. on -

n an t 1e u a u x ouvertures 2 + h - + 1 + 1 
1 1 . . .) 2 1 C'l 3 1 

a u cours ces p 1nsc·s cl équi lil)re de· ·1 cl J' · cl · ·f· · · va• onner oc-
ras ro n c ven rl'r 1 c·xncl il udc d" 1~ 1 · 1 d 1 l 

cl , ~ « or c• <' a va e ur 
a oplct· pour /1. 

I.e gain sur ln r har!!e lo t ,~ l c· d l " " moycnn e pen a n! a 
pl tasc la p lus défa,·orah l<· <'SI donc : 

(4 + h) - () + 2h) 4 -3 - 4 

4 + h 
=----= Il % 

En fai l. s i la charll<' lola lr· au cours de la phase 
la p lus ouvert!' es l moins é l<•véc pour fa deuxième 

--
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méthode q u e pour fa première. elle pèse sur un nom
bre plus faible d e li gnes d'étançons cl. en moyenne. 
la c harge pa r ligne s'y trouve un peu plus élevée. 
Cependan t. comme on fe mentionnera au 3) -a). 
la répa rti tion d es c harges entre les lignes est t rès 
inéga le. ct d'aul an l plus que la largeur ouverte est 
pl us gran de : ce q ui vien t d'être di! n'C'sl donc pas 
en contradi ct ion avec l'observation que la charge 
maximum moyenn e esl significal ivcmenl moins é le
vée penda nt l'a ppl icat ion de fa deuxième méthode 
(34 lonnes). que pen dant l'application d e la pre
mière (40 lonnes) . l'examen des courbes d e fré· 
quence de ces cha rges maxima mon tre d'ailleurs 
qu'à un décalage de 6 l pour la moyenne correspond 
une réduct ion lrès sensible du % d'étançons dont 
la c ha rge max imum dépasse un taux donné. ct que 
pour 6o lonnes par exemple. celle proportion tombe 
de 24 % pour la première méthode à 10 % pour la 
seconde. 

Ai nsi. le changement de méthode a amené : 

la réduct ion d u nombre d'étançons cl d e rallon
ges en service dans la taille. 
la réd uct ion d e la charge totale sur le soutène
ment pend a nt la phase la p lus ouverte. 
fa réduction de la valeur moyenne de la charge 
maximum. 
la rédu ction très sensible du nombrc cl<' charges 
maxima d é passan t d es laux élevés. 

l'l par suit e : 
un accro issement de la sécurité ct une réduction 
consécul ive du nombre d e f oud royeurs. 
une moindre usure du maté riel. 

Jusq u'à présent. on n'a considéré que fa charge 
lo lnle penda nt une phase d'équilibre de durée 
normale. 

En d'autres ci rconstances. on a observé que le 
lemps in flua it très nettement sur cette charge totale 
ct q ue celle-ci cro issait d'autant plus rapidement 
que le nombre d'a llées ouvertes était plus é levé 
(la vitesse de croissance pour quatre allées est p lus 
du triple d e celle pour trois allées) . Enfin. il est 
apparu q u e l'accro issem en t· d es charges qui inter
venait da ns ces conditions affectait presque unique
me nt la li gne la p lus ancien n emen t posée. 

3) Etude de la charge .;ur les différents étançons. 

Il y a lieu de con sidérer les é la n çons sous trois 
aspects : 

a) e n regard de la silua lion qu'ils occupent entre 
lc front C'l le foudroyage au cours d 'une phase 
d'équi libre. En premièrC' approximat ion. la réparti
lion des c harges ent re l<'s lignes parallèles nu front. 
pendant une p hase donnée. présente la même a llure. 
que la lai lle comprenne plus ieurs séries d'étançons 
ou qu'elle n 'cn compn"n nC' qu'une. (R appelon s en
core une fois que nous entendons par série un 
ensemble d'é tançons joua n! le même rôle d ans le 
cycle) . 

Cc• son! lcs résul tats acquis à La Houve li . con 
ccrn nn l cC'I IC' répartition entre lignes. qui onl m is 
<'n évide nce cc qu 'on vi<'n t d 'évoquer. à savoir la 
réduction sensible de la proport ion d'é tançons dont 
la charge max imum dépasse un certain laux . q u a nd 
on rédu it 1<' nombre d'allées ou vcrl'es. 

b) comme occupant des situation s différentes dans 
une même ligne s i. comme c'était le cas à la Houve 1. 
fa laille comporte des épis de remblai. On a observé 
que ceux-ci. en retardant fe foudroyage. maintien
nent plus large l'ouycrlure d e la laille. et il en 
résulte que la charge normale des élançons en face 
tles épis est en moyenne de 30 % plus élevée que 
celle des élançons en tre épis - et que les charges 
maxima d es étançons en face des épis sont d e 25 % 
plus élevées que celles des élançons entre épis. 

c) comme appartenant à des séries différentes : 
on examine alors les charges normales des é tan
çons de chaque série. depuis leur pose jusqu'à leur 
dépose. On a en fait trouvé des différences sensi
bl es entre les charg<'s normales des séries l e t Il 
de la ta ille de la Houvc 1l (25 lonnes contre 20) . 
Comme la charge lotalc sur une rangée perpendi
culaire au front paraît ne dépendre que de la lar
geur ouverte. cell e dissymétrie. ajoutée au fait que 
les caradéristiqucs sont rendues différentes par 
les rôles différents des élançons dans le cycle. 
entraîne pour une des séries une fatigue plus élevée 
qu'elle ne le serait· s'i l y avait symétrie. 

IV.- COULISSEMENT DES ETANÇONS 
ET CONVERGENCE DES EPONTES 

En ce qui con cern e ces grandeurs. voici ce qu'on 
a observé. Elles diffè ren t en i re elles parce que : 

les bo is qui surm ontent souvent le soutèn ement 
s'écrasen l'. 
l' é t·ançon s'enfonce dans les épontes. par suite 
des déformations élast iques et pseudo-plast iques 
de celles-ci. 
la convergence commen ce à se manifester avant la 
pose des étançons (pré-convergence). 

Ainsi. la convergence totale est de l'ordre du 
double du coulissement. 

D'au! re part. les séries d'étançons présentent des 
coulissements moyens ncllemcnl d ifférenciés, com 
me elfes présentaient· des charges moyennes diffé
ren ciées. 

Enfin. fe coulissem en t est très irrégulier dans le 
lemps ct se montre particulièrement important 
après le havage el le fouclroyage. 

V.- DEPLACEMENTS HORIZONTAUX 
RELATIFS DU TOIT ET DU MUR 

11 se produit un mouvem en t général du toit vers 
l'amont qui correspond à un d éplacement du toit 
parallèlcmC'nl à lui-même el un mouvem ent du toit 
,·ers le f ronl'. 

IV. - CONCLUSIONS 

- l es mesures effectuées ont révélé une disper
sion importante pour Ioules les grandeurs mesurées. 
T oulcfois. les courbC's de fréquence ont l'allure de 
courbes de Gauss. 

- la courbe chargr-a ffnissement d 'un ét·ançon 
para ît dépcnclrc du mode de mise en charge. un 
é tançon rapidement chargé sc montrant p lus rigide 
q u'un ét·a n çon chargé p lus lenl cmcnl. D e même. 
If' nombre de sauts dont un ét ançon est l'objet 



706 Annales des M ines de Belgique Tome LII. - 5mc l ivraison 

dé pend de la v itesse de mise en ch arge a près la 
pose. 

Il y a une rela tion en tre le nombre des a llées 
ouvertes e t havées, et la charge su r u ne li gne d'éta n
çons perpen dicula ire au front. C e tte relation a été 
vérifiée au cours de !"application d e deux mé thodes 
d iffé rentes da n s une même ta ille. 

- L a réduction du nombre d 'allées ouvertes 
d iminue évidemmen t le nom bre total des é tançons 
e~ servi~e dans une taille. C e q ui est très important, 
c est q u elle d iminue sensible men t la fa t igue des 
é ta nçons en service. 

- T oute d issymét rie en tre les lignes d'étançons 
in t roduit une fatigue su pplémen taire du matériel. 

Discussion 

CARACTERISTIQUES DES ETANÇONS - BONDISSEMENT 

M. CHAINEAUX 

M . C ha inea ux s igna le q u ' il résul te d es obser
va tion s fa ites en Lorra ine que la caractéris l ique des 
éta nçon s e n service au fon d d épend de leur p lace 
da n s !"a rchit ect ure d u soutèn ement. Il en déduit 
que cette caractéristiq ue charge-a ffa issement d épend 
de la courbe c ha rgement-temps définissant le mod e 
d'applica tion de la c ha rge , et d emand e s i ce phé
nomène a été étudié sys té ma tiq uement en la b ora
toire . 

M. VELZEBOER 

a) C ontra iremen t a ux observa tions e ffectuées e n 
nombre importa n t da ns le b ass in d e Lorraine , on n 'a 
ja ma is consta té d a ns les cha rbon nages néerla nda is 
le m oindre rapport entTe la vitesse du coulisseme n t 
ct fe nombre de « sauts:. d e !"éta nçon. 

On a par contre cons ta té que le nombre de saut s 
dépe nd d e fa q ua li té d u toit. 

On a aussi consta té q ue le « bon dissemen t :. ne 
se produit q ue dans les ta illes foudroyées. à l'exclu 
s ion des ta illes remblayées. 

JI est probable qu'i nt ervient ici l'énergie q ui es t 
brusq uemen t libérée par la ru pture des ba ncs 
d e roche . 

E n effet. les essa is d e labora to ire ont mis en évi
dc~cr que fe b ondissement des élan çons sc pro
d uil beaucoup plus facile me nt si on les p lace sur 
une presse légi·re . rd a t-i vement élas tiq ue ( par cxcm
p fp 6o l?nnes) que si on les so llici te sur u ne presse 
plus pw ssan le. beaucoup pl us rig ide (par exemple 
500 tonnes) . 

S i. par con lrt'. il Pst perm is d' in terpréter les oh scr
val io.ns citt'<·s par M . C haineaux dans )p sPn s d'une 
rda tJOn <:ntr<' le nombre d <? sau ts d <'s t'lançons <'l fa 
vill'ssc• .d auance?ment dt~ front de laille. il est po·. 
s ihle d nppliquer à C l' phénom è>ne fa théorie « é ner
t:ré lique » qui résuftt' des essa is de fahora loin· <•ffc·c
lués aux Payd~as el <'n A llemagne (CHI 1) de fa 
maniè·r<' suivant<' : 

:":ous ~avon~ qu<· ln p<'n lc· de fa '' surface· <'llV<'
fopjW , dépt·nd fort1·nwnt de· fa vitl'sSI' d'avan«•
Jn l'n l du Iront d<· laill (·. Pour fl's grand1•s vilf'sse·s 
cf 'avanc<·llll'llt . la surf ac<' Pnvr·loppf' s'ap la t il <'l 
l't>pai~s<•ur d<·< ror· fw~ dé~olidn r i s<'Ps du mass if f<· r
mc· . nu d,.,,u, 1· 1 <·n de·ssom d<· fil tnil l<'. d im in w'. 
C<·CÎ influt>nn· dan~ un!' mPsure imporlan l·p f'<;nPr~.tiP 
qlli pc·ul f>lrl' lihr\rP<' for~ dPs " sauts " d'<;lan(ons. 

A insi. une modificat ion quelconque du rythme 
de l'a ba tage modifiera la pent·c de la surface e nve
lop pe, a ins i q ue la q uant ité de roche ébranlée a u
dessu s e t en ~essous de l'éta n çon ct. par voie de 
conséque nce, 1 énergie libérée lors d' un saut éven
tue l de l'é ta n çon . 

b ) Dire q u e la ch a rge sur les élançons varie e n 
fonct ion du temps de puis lequel ils sont placés est 
une façon for t subjective de voi r les ch oses. ca r ce 
n 'es t pas la cha rge d es é t·a nçons qui condit ionn e 
l'en se mble d es ph énomènes. ma is le mouvement 
gé né ra l d es roch es du t·oH. C'est de ce d erni er e t de 
la ca racté ris tiq u e d e l 'é ta nçon q ue résulte la cha rge, 
avec de nomb reuses irrégularités q ui v ie nn en t sc 
su perposer a u x p hé nom ènes principaux. 

Une diffé re nce éventuelle entre les c ha rges exer
cées sur d es éta nçons après des temps de p lacement 
va ria bles d oit donc résul te r des v il·esscs de déhouil
lemcn t, des cons ta n tes physiques des roches d es 
é pon tes et de la caractéri s tique d es é tançons. 

M. JACOBI 

M. J acob i a fait d es cons ta ta tions a na logues en 
A llemagne, au labora toire de la G H H. Le bondis
seme n t est a ffec té en parti cu lier pa r l'é last ici té de 
la p resse et des p oints d'ap pui d e l'étançon . C eci 
a ppa raît n e lt eme~l qua nd on c ha rge l'éta nçon p a r 
l'in te rmédia ire dun ressort ou d'une bêle trava il 
la nt à la flexion . 

M. FORST 

M . Fors t trad uit de l'a llemand l'int erven tion d e 
i\11. J acobi e l ra ppelle quP les tro is factPurs inte rve
na nt da n s le bondissemen t d e l'é tançon sont les 
cof' ff icien ts d e fro ttement a u repos cl en mouvement 
e t l'é nergie é las tiq ue emmagasinée d ans les pièces 
soll ici tées. 

M. LABASSE 

M. L abasse ins is te sur le fa it que les courbes 
dC' m.isP en charge des étan çon s n 'on t a u cu n sen s s i 
on n Y join t tout e une' sér ie d r re nseignemen ts com
P! ~menta i rPs q ue l'on néglige' trop souven t : type 
d c·ta nçon. a rch il <'ctu rc du sou li'neme n l'. na tu re des 
é~o~t <'s Pt d es b a ncs e nca issan ts (sur p lu s ieurs 
d,za•nes de mètres), mode d 'exploitation . a n ciens 
travau x vois ins. morls-t<? rrai n s, Plc. 
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U n p rob lème important est celui d e la granulo
mé trie des matériau x d e foudroyage. qui dépend des 
cassures in troduites dans le toit au-dessus ct d evant 
la ta ille. el donc a u ss i des caractéristiques du sou
tènement . L'e ffe t d 'u n étançon sur la gran u lométrie 
des éb ou lis est d onc u n facteu r n on négligeable 
da ns !"a pprécia t ion de la valeur économ iqu e de cet 
étançon. 

COUPS DE TOIT 

M. WARZEE 

M. \ Narzée de mand e si des observat ions on t pu 
ê tre fai tes lo rs d 'une mi se en charge brusque du 
sou tènemen t. provoquée par u ne rupt ure du ha u t 
toit. 

If a souvent observé, à cc moment. fa mise hors 
service s imulta née d 'un grand nombre d 'étançons. 
Le com portemen t d u soutèn ement dans ces cas 
con s tit u e. à ses yeux . le facteur d'appréciat ion le 
plus im porta nt. 

M. CHAINEAUX 

fVI. C haineau x répond qu'on n'observe pas de 
de c ha rge dans les tailles qui ont été étudiées en 
Lorra ine. à cause de la nature de leur toit. 

M. BRISON 

M . Brison s ign a le que. d ans la cou che étu d iée 
à T ertre - haut toit gréseux- des coups de ch arge 
se p roduisaien t souvent avec les sou tènements en 
bois u t·il isés an térieuremen t. L' introduction du soutè
neme n t rigide a ren du ce phén omène beaucoup plu s 
ra re. 

M. DUPONT 

IVI. D upont. qui a exploité la même couche a u.'\: 
C harbonnages d u Levan t ct des Produ its du Flénu, 
con firme qu'avec un soutènement peu rigide on a d es 
cou ps d e to it périodiques et qu'u n sou tènemen t plus 
rig ide a pu améliorer sensiblement la situation. 



L'importance industrielle et économique 
de la pétrologie de la houille 

Prof. Dr. E. ST ACH, 
Amt für Bodenforschung, Krefeld. 

SAMENV ATTING 

D e pelrografisclw studie der kolen onl w ikkelt. ::.iclt ges tmlig sincls een Lwinlig tal joren en droogl hij 
lot de valorisalie cler hrandstoffen . 

Er worden l10ofcl::.akeli;k lw ee oncler::.oeks- en on tleclings- m etlw clen gehruikt : 1) de melft ocle cler 
dunne lamellen , voornameli;k gehruikt in Amerika en loeposseli;k op cid weinig 9eëvolueerde lw len en 
lignielen : 2) de metlwde der gepo[ijste v laklwn , vooral loegepasl in Euro po, en hruillboor voor cle volleclige 
gamma cler ko len . D e::.e laaLsle meLiwde is uilet·st nauw lw urig , clanfl zij he l gehru ill van immersie-oh jecl ieven. 

D e v ier grote pe trografiscfw l10ofclb es lanclcle len . vilrein , clarei.n , clure in, fusein , verlonen zeer verscllil
lencle fysische. cfw misch e en teclwiscfw eigensdw ppen . Ooaruit vo lgL clat d e kwanliLoli eue pe lmg1~1[isclw ano . 
lyse cler kolen zeer be lcmgri.jk is op inclusLrieel gebied . nameli;l~ voor wal betreft de verlwoksing . 1_ wee recen te 
pelrografiscfr e voorbereiclings instolla ti es van h e L cofws -gruis (te Volf~lingen in de Saar en Le 1/tionvil/e i.n 

Frank rijk ) geuen zeer bevrecligende m sultolen . · . . . 
T en slotte zal d e specifieke sLuclie van de sporen cm vwt cle « sclerolmtle » . gepoard met cie pelmgm-

f f l l 1 h·l[ cle 1•olenlac,en een zeer n cwwlw urige iclenli-isc 1e cmo yse van represenlatieve pi aren van ce v_ersc 1 en R . • : 

fico lie van cle kolenlagen toelat en cm cie aans luil ing der lagen vergemakkelr1ken . 

RESUME 

L'é tude pélrograpl1ique cles fw uilles se déve loppe sans cesse depuis une ving loine d'ann ées el conlrilnre 
cl. la valorisation cfes combustibles. 

D eux métlwclc>s cl'examen e l d 'ana lyse microsco piques sont surtout utilisées : la mé tfrocl<! en lames 
minces. employée prin cipalement en A mériquc> e l noplicable aux cfwrbons peu éuol ués e l aux lignites; la 
m étl10cfe en surfuces poli es. employée> surto ut en Europe el applicalJle cl. Iou le> la ga mme cfes cfwrlJo ns. 
Ceu e clemii•re mé ll10cle est tn>s précisr• wûce à l'emploi d 'o fJ;ecti fs à immersion . 

Les quatre> wanrls conslil 1Wnl s pélrourap ltiques . v ilrain, clm·ai.n , durain. fu sain . o nt. d es proprié tés p /ry 
s iquc•s. d1imiques c•l techniques trios d ifféren tes. C 'es t poUIT/IIOi l'analyse pélrograpl1i(/ 1W q uantitative d es 
charbou s c>sl lri•s imnorlanLe cw point de• P u e> incfuslri el. nolumment e n ce q ui concerne lo coké[oclio n. D e ux 
récen.tes ins la/latio ns de prépurol ion pé lrowop llique d es [in e>s à coke (à VolHingen en S arT!' e l à Tfrion uille 
e n 1- mnce) donnenl d es résu ltat s lri•s solis[o iswrt s. 

_F.ufin .. L'étude spécifique> d es spor<>s c•l cfc• to « sclé t·otinil e ». ajou tée à L'analyse pétrograrl1i(/u c> cf es piliers 
r<> presell lctll{s des di{{i>rc> Hl c>s c·o1 1 ~f, c•s 1 Il ·tt · · · 1 ·f· · f ·[· l · • · cu 0 111 e t powra pet•met11·e une re enlt tca l1on e l ar1 tle1· c>s raccor-
clemc•nls cfc> ces coud. es . 

Il c•sl ci nolc•r (/cw le> mémoire> ri opn•s cousliluc> ln cen ti i>me é tucle elu P rofessc> ur S toclr. 

!\;ou < rwhlion s rï -dc·~sou , 1(' t<-x t!' de· la C on f<' 
n · n c e· d e· vJon ~ i e · u r Il· Profe· ..;.;nl r S t;u h. Ol'f.!illliSt\ f' 

pa r l n i c lwr ,·, l . il ' f.!C'. le· 12 j11in H))) . 

Cc·ll c· ( onlf·IC ·n• 1· d e\ i (· - ui Yi<· d ' 1111 (· c kuq:(c · de · 
nw~ dlliiTH; <t! Hf uc ·l onl pri- part \. f ..r l• · mo i ~e · lle · le· 
f)ro lr·"e·11r f e·• J, .rc q \ 1··--ir ·ur, f, ., Pro l l · ,<~·u r< F, ·r 

n ·ro (Mon s ) , Ci iiPt (l.i èogc•) . H otd)C' rf'rhl s (lou
vnin) Pl divc·rs u ss is ln n l s. m on lrn nl If' v if inté rê t 
que· prc' s<'n lf' ~u pr l rolor:( if' lnnl n u p o in t df' v u P 
sc i!'n lifiquf' qu n u p o int cfc. vw• prn liq ue. n o lnmnwn l 
r·n n · qui co n cc>rn<· lu cn rho ni s n l ion d f' la h o ui ll e. 
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Figun .. · 1. - ('0111 pami!wn l'Hi re• lame mince c l surfilee• polie d'un d Hlrbon. 

V \'in~ d it<• • Crenzkultl.-nllü>. • d e ln Sam•. 

/ \ !-!iHtcltc· , lumP mince..· polie écluirél' ptH trnnspar{'ll t'C' : n droit(• , par ré tle.xion. L e!' grn ins de P )'fÏlC 

sont uniqlWIIH'nl n•cunnni ~:otnbiL':o:. en :o>tu rncP polie. 

L uuw IIIÎ IH'(' poliP, illl lll<'rsion en lnailc-. 350 X ( 1696). 

Fi!(nn· 2. _ ( 'muparnisnu ~n l r~ lmue ud nr~ et ; urface pnli~ cl 'tm dmrhnn . 

Vt·ine dih- • Cr<·mknl.leufl iiz > cJ,. ),, • a m ·. 

A rtnncl1e, par tnt n :o>piiH' IH'e: ;. clroil (· , pur ri'llc•x inn. I .e ' scli•rotium • (·~ 1 uniqltt' llll'lll rt•r oll ndi:>snblc 

c·n ~u rrnn: polit·. 

J .t~mc minr(· polit"', illlllll'rsion l' Il huile• , ))0 X ( I (IQï) . 
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J e voudra is. avant toute c hose. remercier fvlonsicur 
le Directeur Venter pour son a im able invitation, 
car c'est un honneur pour moi de pa rler de la 
pétrographie de la houille deva nt ce cercle de spé
cialistes et de sava n ts compétents. 

lei a ussi. en B elgique. d epuis près de 25 a ns, 
on a réali sé des travaux dan s le doma ine de ce tte 
nouvelle b ranche de l'é tude de la houille et je 
voudra is citer. en tout p remier lieu , fvlon s ieu r le 
Professeu r M . L egraye, dont les travaux sont b ien 
connus à l'é tra n ger. Il es t donc possible que je vous 
entretienne de plus d'un sujet déjà bie n connu ici. 
J 'espère n éanmoins pouvoir préciser que lques points 
particulièrement intéressants a u cours d e ce t exposé. 
L es résulta ts d'une discipline scien ti fi qu e déte rminée 
dé pende nt. en grande part·ie. des mé thodes qu'elle 
emploie. Vous savez tous que les roch es p euvent . 
pa r exemple. être examinées avec succès. en la mes 
minces. P a r contre. les mé taux et les minera is n e 
peu vent être étudiés d e la sorte parce qu'il s n e 
peuvent pa s être a mincis . On les po lit pour exami
ner la surfa ce polie sous le mi croscope en lumi ère 
réfléchie perpendiculaire . Dans le ch a rbon a u ssi. 
on ne p ré pare des lames minces que très d ifficile · 
ment. 

D epu is 1921. des surfaces polies ont é l·é réalisées. 
dans la houille. par l'An gla is C.A. Seyl er. et le 
Fra nçais A. Duparque a employé a ussi ce procéd é 
depuis 1925. Depuis 1927. n ous l'employons a uss i 
en A llemagn e. Cette surface polie montre une 
gra nde finesse de dé la i ls. non seulem ent à l' exa
men à sec. mais surtout à l'exa men sous immers ion 
d ' hu ile. Cette étude à l'imme rs ion . je l'a i e mpl oyée, 
pour la première foi s en 1927 et. d epui s lo rs. elle 
es t u t ilisée couramme nt. e n A lle maane, dans la 
pétrographie du ch arb on. A u x Et a t·s-Uni s. on exa
min e aussi. aujourd'hu i. le ch a rbon en la mes m inces 
et quelques A mé rica in s espè re nt· m ême q u e l es 
la mes minces donneron t d e meilleurs résulta ts que les 
su rfaces polies. E n A llemagne. nous ne pa rta
geons généralement pas cette op inion. E n 195 1 · 
nous avons publié un « A tlas de pétrographie ap
pliquée de la houille » da ns lequel nous esoérons 
avoi r prouvé aue la surface polie e st· non seuleme nt 
l'égale de la lam e mince ma is que. d a n s de nom
hreux cas. elle la surpasse. 

On peut sP rPndre com pte d e celtP supériori té d ès 
qu'on em ploie des surfaces polies. D e plus. il se 
fa it que l'on ne peu t c\ ludiPr {!énéral emenl en l<~me;; 
minc!' s q ue des h ou ille s peu évoluées. 

L es houiiiPs qui onl moins dP 30 % de ma l ières 
vola i i IC's. par consénuen l. dPs h ouilles 1-rès impor
l<~nl!'s : les grassC's. IPs dPm i-grassC's Pl les mai gre s. 
ne pPuvenl pas ê lre obt enues C'n l a mC's min cC's car 
eliPs ne sonl pas lra nsparPn les. L es Américains 
doiv<•nl. d e la soriP. rPnon cer à l'étudP microsco
niqlw cfps J,ouillPs qui ~onl précisémC'nl dt>s h ou il 
l f'~ à r ob• f' l se limii N i'l l'P'Willen des l1ouilles pPu 
évoluées. 

P a r cont re•. ahsolu mr·nl lous l t>s comhu sl ihles. 
rkpui s 1,., l ian ii P' lc·s plus ir·tm<·s jUq fu' ilux an lhra · 

1 il <'' Jll'll \'r·n l î· lrr' l rm·<~i ll r'·, '<lll~ dirfi C'ullés <'11 
, 11 rf,11 , . po lir · " ' <·xaminè- .ou mi< ros< O f11' <'n lum i!•r<" 
,·,· ri i< il l<· rèrlé r hi <· 

L'a ffirm a tion qu'une lame mince d e houille 
montre toujours davantage qu'une surface polie 
peu t ê tre ré futée. Pour cela, il suffit d e polir conve
nablement une lame mince el de l'exam iner a lt erna
tivement en lumière réfl échie et en lumière tra nsmise . 

P a r transparence . le vit ra in apparaît rouge , les 
microspores jaunes d 'or et le fusain noir. P a r 
ré flexion a u contraire le v itrain et la masse d es 
matières humiques apparaissent gris , les mi crospores 
sombres et le fusain b lanc. Pour mont rer clairement 
l'avantage que présente la surface polie sur la lame 
mince, j'ai réalisé d es photos comparatives d 'une 
même la me m ince po lie. J e vais mont re r. dan s les 
fi gures 1 et 2. des préparations qui sont éclairées 
successivement pa r lranparencc ct par réflexion. 

L a fi gure 1 re présente un e vue comparative de 
la me mince polie. 
A gau ch e. une lame mince écla irée par transpa
rence. avec un microscope ordina ire à écla irage par 
tra nspa re nce; à d roite, ta m ême la me min ce pol ie. 
é cla irée par réfl exion. c'es t-à-dire uniquemen t par 
le d essus. L a lame mince montre d es dé ta ils très fin s. 
Mais, en un e ndroit. elle présen te u ne bande com
plètement n oire, non transpa rente. On ne peut déter
miner s i celte ba nde appa rtie nt. par exemple, a u 
fusain ou au semi-fusain. Ivla is, si n ou s con s idérons 
le côté droit de la photo. a lo rs. nous cons tatons 
que la surface poli e révèle qu' il n e s'a~;~ il ni de 
fusain ni d e semi-fusain . mai s d 'une bande de gra in s 
sphé riques d e pyrite. Comme ces gra ins de pyrite 
ont un re li ef a ccentué, on n e peu l pas les mellrc au 
point en même temps que la masse pour pouvoir 
montre r cla ireme nt les gra ins de pyrite. On cons tate 
d onc que, da ns ce cas. la lame mince ne perme t pa~ 
d 'iden tifie r la pyrite. Il e n va de même pour d 'autres 
constitua nts. 

La fi gure 2 montre e ncore une la me mince polie 
d a n s laque lle sc trouve a uss i une m asse noire qui , 
avouons-le. n 'es t pas identifia bl e. E ta nt d onné qu ' il 
s'agit ici d'un corps sphérique. on pourrai t penser 
qu'on se trouve. ici a u ss i, en présence de concré
tions pyritc uses. !VIa is, comme le montre la surface 
pol ie, à droite. ici, ce n 'es t v ra ime nt pas le cas. 
La fi gure d e la surface polie décèle clairement qu'il 
fa ut voir ici cc qui es t probablement un reste de 
ch a mpi gnon, un « sclérolium :.. A la vérit é , on voit 
même à ce sclérolium d e n ett es pa rt icularités qui 
apparaissent très cla irement en relie f. 

C es exemples , qui pourraient être multipl iés à 
l' infini . démontrent quel avant age r résente la sur
fa ce polie par ra pport à la la me mince. J e voudra is 
encore insiste r forteme nt sur le fa il q u ' il n e s'agis
sail pas ici. d C' mauvaises la mes minc('S. ma is, a u 
contra ire, de bonnes; avec d e mcw uaises lames 
minces. il y a ura it encore eu bie n moin s à vo ir. 

J e voudrai s présenter . mainte na nt. les p ri nc ipaux 
con stituant s pé trographiques d e la houill e te ls qu' il:; 
appara issen t en su rface po lie. J e li ens à préciser 
quC' loul<" s les ph otos ont été réa lisées à l'immers ion . 
Pour la p lupart d 'ent re e ll es le grossissem C'n l est trois 
cen t cinquan te. 

Le v il ra in appara ît comme urw masse homo{:!ène 
1:'1 à pe u pri-s sa ns structure; le dura in mon tre des 
mirrospores gris-brun et· d t> la micrinii C' bla nche. 
L(' fusa in C'Sl du charbon d t> b o is foss iiP: il PSI cas-
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Figure 3. - \ l itmin à structure ( corps bitumineux inclus) . 

Id ' ll
•111c Brasse r!, surf nec JlOiic, immersion en huile. 350 X ( 163 ~1 ) · Ve ine Ba ur, 
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Figurt' ·1. - \ l itwin it ~ lruclurc · cl1· bnis. 
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f· ig u r!' 1. _ C lnirnin d e c_l1n rbo n ~arroi ;;;. l ~ niC(UPIIwnl c·xinitc· d vilr in i te. 

Surf.u c· polie·. irtll llf'r :o; ion c·n fltai l(' , 350 X ( 6jï ). 
Fi~ttrt• ï . - ~lélun~c vi lrn in.durnin (c·rns:oid ura in ), d1"rbon llambilnl. 

V t•inc Ba ldur, u •i•w BrilSSf'rl , ~ur riiCl.' pulif', immcr!>ion l'Il lnlilc. 350 X (609) . 
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sant et souvent déc hiq ueté; il montre des lambea ux 
de parois cellulaires caractéristiques. 

La figure 3 révèle q ue fe vilrain peul p résen ter. 
lui a uss i. une structure b ien conservée. U ne lame 
mince ne pourrait pas mieux d é tailler cell e s truc
tu re que cette figure. On ne comprend do nc pas 
l'e mploi d e la lame mince là. où la surface polie 
pourra montrer la même ch ose ou presque. 

La fi gure 4 montre encore un vil ra in avec une 
structure cellula ire différente très ne ttement mar
quée. vraisemblablement une s truc ture ccfl ufoirc de 
boi s. Ces deux vitmin s apporlie nncnt ou cho rbon 
flamba nt de la Ruhr. 

S'il y a des microspores inclu ses d a n s fa masse du 
vil ra in . il s'agit a lors de clara in. 

L a fi gure 5 représente un cla ra in de fa Sarre. Les 
corps sombres a llongés sont d es m icrospores à 
paroi s m inces qui s'y sont rassemblées. L e cla rain. 
par dé finiti on. ne pe ut contenir pl us de 5 % de mi
crinite. l! se compose donc de de ux éléme n ts : fa 
v itrinite g rise e t les microspores g ri s foncé. 

L 'aspect d ev ient très diffé re n t quand les micros
pores sombres son t a ssociées à de la m icrin ilc blan
che. Il s'agit alors de houille opaque ou dura in. 

La fi gure 6 mont re un dura in typique. C omme il 
possède des microspores à g rosses me mbra nes. je 
l'ai a ppelé : crassidurain. L e durain de la fi gure 7 
n'est pus pur car il contie nt des band es microscopi 
ques de v itrinilc. C'es t donc en quelque sorte. u n 
mélan ge de du ra in et de v itra in. Ces m é la nges de 
vilra in et de durain peuven t se présen te r en Ioul es 
proport io ns. 

A ce suj et. je voudrai s montrer commen t sc p ré
sente un même dura in d a ns les ho uiii C's p lus évo
luées. L'ensemble des microspores dC'v it'nl notable
me nt p lus pâle ( Fi gure 8). 

La fi gure 8 montre un dura in dt' c harbon gras. 
L es m icrospores d e ce durain de c harbon gras son! 
a ussi d es densospores . On voit com hien IC' c ha rbon 
gras est recon naissoble en surfa ce pol ie'. Comme jC' 
l'ai dit tan tô t. on ne peul prépa re r de la mes min cC's 
d e ce c harbon. 

Dans fe mé la nge v ilrai n-dura in d C' ln fit:turC' Q. l<' 
vilra in prédomi ne. JI n' y o que 24 '/( de durnin. li 
s'agit bien d'un mélange de v ilrain C'l d<' d ura in. ci 
non p us de clorain. car da ns un clara in . il ne peul 
Y avo ir. par dé fi n ition. p lus dC' 5 7c cl<' m icrinil C'. 
Lu feneur t•n m icr inil c C'Sl donc. ici. b ea ucoup lrop 
fori e . 

Sur lu figurp 10 nous ovons un v ilrnin pr<'sq u<' 
pur. dons lequel S<' lrouvenl Sf'Ldem t'n l dl'ux min n·~ 
handC's d<· dura in. qui prennPn l env iron 2.2 'fr d<' 
loul<' fa surfoce. 

L('s mélan~/CS u ilrain -clw·ain son l p rl'S(/11(' lou . 
jours con{onclus aupc du clCLmin . Or. IC's m<;Jû n r:!<'S 
vitrain-durain S<' comporl <'nl lrè>s diff~n·mmPnl. nu 
poinl dl' vue· Il'< hn iq w· . du <farn in pur. If e-<1 don r
ahsofum<·nl nf.< (•ssn in· 'JII f' l'on fil~<(• Cc•lfc• cf i ~ lin c 
1 ion . 

l .'r lr nwnt <aracl<; ri,fiqu<· du m~lnn(!l' <·~ 1 r-cm~t i 
t ué par f<., mi< rn'pon·'· (',., tni< ro<pnrc ·~ ,., nu~< i f1. , 

1 11 ti< ule..; cf,-~ fc· uill.- , , ont ù l'nrif.!inc • cl, . la font til 
fion cfu !.!<HIIIron •·1 d11 f.!<~Z •·1. < O llllllf · 1< ·1-. il, ..;011 1 

Ir• •, irupnrldnl -. dll poinl rlc · \I ll' ,,., lllli'fll< ·. ()n pt ·< d 

,,1 ).., t •r\ f'l t• l f )l ' f trt JllJllf"tll ( lit· tl t ~ '"' 1 t t ll " t i 1 1 l rltl l ... jIll 

portants e n surface polie . ou grossissement 1400 X 
(Fig. 11). 

Ceci provien t d e cc que la surfocc pol ic sc corn
porte. pour ainsi dire. comme une la me infinime n t 
mince, de telle sorte qu'elfe ne présen te q u'un seu l 
p la n sous fe microscope . Une te lle image. en lame 
mince polie. n'es t pas du toul aussi fine . C es consti 
tuan ts, qui son t à l'origine d e la fo rmat ion du gou
dron se présenten t sous u n très gmnd n ombre de 
formes. E n voic i (Fi g. 11 à 13). par exemple, trois 
formes différentes. 

Cen e form e (fig. 12 ) d e mic rospore possède des 
a ppen dices a ll on gés. E lle est très coracléri stique. 
L es p e tits points sombres, aux olcn lours de la micros
pore. sont de l'a rgile. 

La fi gure 13 mon tre une fo rm e <•ncore plus é trang.; 
de microspore . On peul a insi sc rendre compte qu'il 
es t possible de reconn oilrc très faci leme nt. en sur
face polie, une ccn loinc de ces diffé re nt s organes 
reproduct eurs d <·s p lonlcs. Dons c hoque veine, cer
)a ines formes bie n dé terminées de spores se ren
con trent p lus fréquemmen t que d'au tres . d e te lle 
sorte qu'une ve ine peu l êt re reconnue grâ ce à fu 
teneur en spores. On peu l d onc a rriver à ide ntifier 
une ve ine grâce à ses « géné ra teurs d e goudron » : 
les s pores du cnrbonifère . Pour l'ident ifica ti on des 
veines. les mi crosporC's peuven t ê tre isolét'S du cha r
bo n par macéra ti on da ns du c h lora te de potassium 
el de l' a cide ni t rique. E nsuit e . e lfes peuvent ê tre 
e ncore mieux étudiées sous le m icroscope. C 'est cc 
q ue l'on appe lle : a na lys<'s !>poriqu{' <'1 poll inique des 
vei nes de houille. 

Le quatrième consl ilua nl de ln houi ll e es t fe cha r
bon de bois fossilc· : fe fusain (Fig. 14). Le fusain 
<·si <'XIraordi na irr•menl ca ssa nt d fr iobfe. E n lame 
min ce. il éclat e 1<' p lus sou\'e nl. En surfncc polie. 
il sc présen te presque toujours r·n sa ill ie à l'exa me n. 
O n vo it- ici. un e ancienne s tru cture d e cellu les de 
boi s dans laq u<' fle f<'s espa ces in tercellu la ires son t 
très reconna issables. L e fusn in. ayon t un<' fort e rni
c rodurelé, se polit e n relid <'1 montre même les 
ombres d e son re lief. en surface polie. E n outre , il 
s<· ré fléchit (' Il ja une clair. 

If e xiste auss i un conslilua nl qui ressembl e a u 
fusa in mais qui est p lus te ndre q ue fe fusa in pur: 
il présent e donc un relief moins accen tué e l sc ré fl é
chit en b la nc ; c'es l le sem i-fu sa in (Fig. 15). P a r 
semi -fusa in , nous ente ndons un terme de tran sil ion 
('ntre le fusain Pl IP vil rnin. If <•x is lc lous les terme s 
de• tra nsiti on cn l rc le fusain C'l fe v il ra in . Celle tran
s itio n pe ul se manifes ter don s ln mêm <' ba nde. 

Le sem i-fusa in li re son orit:t in r. comme fe fu sa in . 
en ordre prin cipal, du b oi s <'1 du péridPrme . Mais. 
les d ébri s qui ont fe mêmr pouvoir réfl ecteur que 
le semi-fusain ne sont pas absofum rn t lou · du semi
fusain. JI existe. dan s la ho u illr. une grunde qua n
tité cfp t issus qui sonl p ro habl<'ment issus de rC'SlC's 
d e champ i gnon~. l.a f i ~u rr 11) m on tre' clair<'menl 
des orp-anes hém ispl u~ riques qu i n 'on t ri<'n à voir ovcc 
du bo is o u du péridC'rnw : il m r sf'mblr q ue ces orga
IH 'S pourraient ê l n' d<·s 1 issu s d<· cfti'lmpignons de 
, ltarlwn flnmhnn l. O n l rou v<· a u~si cl<' td ~ ti ssu s 
n·ss<·rnhlant i't d<·s liss 11 s m_vcp fi<' t iS dans lc· l'ha rhon 
g-ra s. If s sonl i'IU~si du r~ qu<• 1(' S<' m i-fu ·a in: cel·t, 
du n·!(· ~, . mnrcpw <tU rc· lid du po lissngr. ji' I<'S a i 
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fig u r~ <J . - ]\!.;lange vilrni n-<lurnin d<' rlmrbon flambant : 2-1.4 '/r <1~ <lurnin 

ï~.O ~f, dr vit rn in (Pm: dC' rlnrnîn! ) 

Vr·ine Baldur, mine Brn:O~Pr t. s.urrun · polit•, Î I IIHIP r!'ion Pn ludlf•, 150 X (ïO~) . 

figur~ 10 . - l),•ux nli nc<'S bnn<tcs d c' clnrai n t lnns le dtrnin : 2.2 % cJ,. dumi n. Cluubon flnm

hanl. ,·pinr Ba lflur. minf' Brnl'~<'rl. s.urfnn• p nlif'. i n11u~rs inn f·n lnlilr, )~0 X (i02). 
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désignés par le terme : Scléroli11ile. Ce constituant 
n 'est pas observable en lame mince. 

On peul parfois t rès bien observer la pénétration 
des hyphes de champignon s dans une vitrinite à 
structure. D es débris de plantes transformés en 
vi lra in sont. çà et là. traversés entièrement par des 
hyphes de cha mpignons. La preu ve qu'il s 'agit 
réellement de restes de champignons réside dans le 
fa it que l'on trouve fréquemment d es corps enf,yslés 
de c ha mpignons, ou scléroles, dans les ti ssus dont 
il s sont issu s ( Fig. 17) . Ces corps on t parfois des 
ra inures très caractéristiques. c'est pourquoi je les 
ai a ppelés : scléroles ù minures. Ces sclér·ot.es rai
nurés, j'a i pu les retrouver d ans du coke à basse 
températu re. cc qui prouve que la sclérolinite est 
un constitua n t inerte très difficilement fusible. L a 
présence d 'une grande quantité de sclérolini te peut 
déprécier un c harbon à coke. 

li existe aussi d es sdérotes sphériques (Fig. 18) 
qui son t extrêmement durs, ce qui se reconnaît a u 
fail que la masse, quand elle était encore à l'état dl! 
tourbe. a été comprimée autour d'eux, a lors que 
les sclé roles conservaient leur forme primitive. 

Beaucoup de formes montrent. en bordu re, un.'! 
rainure caractérist ique (Fig. 19). Il n 'est donc pas 
exclu que ces formes pourront un jour servir à l' iden
tifi cation d es ve ines. 

U ne vue , prise dans du charbon flamb a nt, me 
paraît particulièrement concluan te pour l'affirm a
tion qu' il s 'agit bie n d e scléroles de champignons. 
Dans cc ti ssu cellul a ire d e bois, qui est bien net , on 
voit une région dans laquelle les parois d es cellules 
s? d étruisent et se confondent avec la masse. Il 
s agit ici , n ell emen l, du sclérole d 'un c hampignon 
dé truisant le bois. Ce tissu mycélien et ces scié
rotes é taient, à l'origine, très c hitineux. La ch itine 
con licnl, env iron , 7 % d'azote. Il n'est pas exclu 
que. da ns les houil les riches en scléroles, la teneur 
cn azo te soit en rapport avec ces restes c hitineux 
de champi gnon. 

O utre l'azote, on rencon tre en abondan ce, dans 
quelques veines, du soufre : du soufre combiné, 
o rga nique e t inorganique. Le soufre in organiq ue 
provient des pyril'es. E tan t donné q u 'un charbon 
très sulfureux peul nuire à la qualité du col<e, ces 
pyrites présentent donc un e im portance prat·iq ue 
considérable. 

Les pyrites apparaissent dan s la ht>uille. de façon 
très géné ra le. comme de pet ites sph ères q ui se sont 
formées a u s tade tourbe. Ces petites sphères sont 
1 rè>s dures e l se polissen t don c en relief. 

P ar bonheur, il n e se présente qu'cxceplionncl
lement des veines qui ont une teneur en soufre aussi 
é lcvéc que la ve ine Aegir (Pet it Buisson). Ce sont 
surt out les cou ch es qui possèdent un toit marin. 

C hacune d es pe tites sph ères s'es t formée à partir 
de gel Je melnikovit. E n suite, les boules de gel cris
ta llisent e t. en fa it, la masse cristallise en d e nom
breux poin ts. simultanément. 
Les petit es sphères de pyrite son t composées. d~ 
pel ils cubes. 

Pour p ouvoir juger convenabl ement . du point d e· 
vue p étrographique, une couch e ou un produit de 
)réparat ion . il fa ut l'ana lyser pél rographiqurmcnl'. 
1 1 ' 1 1. 1 . , •• L C's premi ères ana yses pc rograp Hques on e e rea-

lisées à Berlin en 1928. Pour ces analyses pétro
graphiques. on emploie comme matériel. des p répa
rations en grains. Pour pouvoir agglomérer les 
gra in s de charbon et les polir, il faut les enrober 
dans une cire dure, par exemple, la cire de carnauba. 

On mélange 50 % de poussière de charbon et 
50 % de cire de carnauba dans u n petit moule de 
métal ou de carton cl on chauffe ce mélange jusqu'à 
fusion. L e bloc sol idifié du mélange ci re-charbon se 
laisse aussi bien polir qu'un morceau de charbon. 

O n voit. dans la fig ure 20 un d e mes premiers 
essais de 1928 san s immersion. On constate que l'on 
peut déjà reconnaître la nature d es fragments sans 
immersion. Il s 'a git ici de vil ra in, de fusain et d.e 
schi ste charbonneux. L ' iden tification des consti· 
tuants dan s le charbon gras est très d ifficile sans 
immersion (fig. 21). G râce à son relief. le fusain 
se reconnaît très b ien mais le durain n'apparaH 
nellement qu'à l'immersion . 

A l'immersion (Fig. 22) la substance enrobante. 
la cire. est tout-à-fait noire el les plu s petites parti
cules d e cha rbon s'en détachent distinctement. L e 
fra gment de durain (il s'agit ici, de la même figure 
que la précédente) s'aperçoit- ici beau cou p mieux. 
Même de très pelil's gra ins de pyrite se mettent bien 
en relief. 

Pour pouvoir com parer l'a na lyse pétrographique à 
l'analyse chimique, il fau t. dans les préparations 
en gra ins comme d a ns les morceaux d e charbon 
polis. mesure r les proportions respedives des trois 
consl'itu a n ts fondamen taux. L es trois con sti tuants 
fondamentaux sont : la vitrinite qui forme la masse 
fondamentale d e la houille; l'exinite, qui est l'élé
m ent formateur d e goudron et de gaz. et l'inertinite, 
qui est tout ce qui n e peu l être fondu et qui contri
b ue à l'amaigrissement du coke (Fig. 23). A l'iner
tinite appartiennent lous les composants du mélange 
qui se comporten t comme matière inerte à la coké
faction et qui ne fondent pas. Ce sont, en parti
culier : la fusini lc. la sem ifusinilc. la sclérotinite et 
la micrinil e massive. Ces tro is cmacéraux » fonda
mentaux son t. du moins jusqu'à un certain point. 
chimiquement d éfini s. s i bien que l'on peut com
parer leur composit ion élémentaire avec celle d e 
l'échantil lon t·otal. L 'exin ilc est tou t particulièrement 
r iche en hydrogène, ct l'inerl in ite en carbone. La 
teneur en ces t rois con stituants fondamentaux peut 
très bien se représenter par u n diagramme triangu 
laire. 

J e voudrais dire main tenant q u elques mots de 
l'importance que présente l'étude pétrographique de 
la houi lle pour sa préparation el pour la cokéfaction. 

Dans la J?!éparation d'une h ouille. la propriété 
dominante est !a solidité de ses principaux consti
t~ants. Cette S?lidilé variable sc manifeste déjà à 
1 ext raction par le délitement naturel du charbon. 
Le vilrain brillant sc trouve concentré dans les fines 
part icules de houille. le durain dans les morceaux 
p lus gros. 

La cause de ce phénomène réside dans la ténacité 
déjà signalée d u dura in. c l cell e ténacité elle-même 
a pour origin e la ténacité des membranes des spo
res cl d es épide rmes foliaires. Ccci peul êl're mis en 
évid<-'ncC' dans d es microphot·os. On voil'. dans la 
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Figure 17. - Sclérotcs ir rainures de charbon fl ambant. 

Veine dite < Grcnzkoh lenfl üz >, S nrrc , $urfnn• poli~ . immersion ~n hui l~ , 300 X (8ri l ). 

Pigun· 18 . - S d (·rntr· splu!riquc J e clm rbon flamh<~nl. 

V<'irw l.oki. minr• Br<t« t·rt. lJ11 m rps p lus d ur, a utour duquo·l ln mir rostrntifir ntion s 'r·Rt infléchio·. 

S url i•CC polie. inunNsion r n hu ilt·, ;so X ( 7 14 ) . 
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fi (!urr 19. - Sd N otiurn ;\ r<~ i nure e n Lordur~. 

VPin~ Bnld ur, m ine Bm<>NI. •urfar·p pol ir, ill llllt'rsion t'n l>u i l~ . 350 X ( 158 1 ). 

Fi~un· 2 0 . - P n'•pnrn lion Pn grni n:o d 'un uu'•lnn gt• df' , ·itrnin h lnrw . cl(• fusn in it rf'l iC' f nccPnlué 

!'t de •cl> i• lr cl>mhonn~ux nwo nr~ i l o· lo ncét•. Su rine~ poli<' . <'• S<' t , 250 X ( 1928, puhlié) . 
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Fi{!urc 2 1. - Pré pnm lion rn ,:win" ( n° () .If) cie r l.a rbon grns. 

Yc·in~ Hugo, ù >CC, 350 X (71 8 ) . 

r igurt· 22. - Pr(•pitr~•tion f•n grain~ ( n° 6tt l) de charbon grns. 

\'r•im· J fu(!o . irntrlf'rsior• f'll l1ui lt·, )jO X (i 18) . 

-Tome LII. - smc livraison 
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Fif,!urc 23. - Les trois c mncérnux :. fondamentaux du chnrbon. 

Sur:nce polie, immersion en huile, 350 X ( ï2ï). 

F igure 24 . - F rngmcnls d'un cJ,Mbon on~lnis. An t'entre , une rul irnle. 1 ,(' vil rn in <'SI désin tégré 

pnr pns~ngr dons un <lésintégrntcur il nmrlc-aux. Prc'pnration ('n grt~ins.. immrrsion rn h\tilc, 350 X. 
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Figure 25. - Concentré de dura in de clmrbun rla nabnnt, obtenu pnr hroyo:q.:e dans lill tlé!'in lê

grn tcur i-1 ruartcuux. C uticules. Prépnrntion en grn ins, i111 111Crsio n t•n lnrilc., ) ')() X. 

2i 1 ' nt • uu··v .. ... w lr(· rl~ ,nt 

t~ ~·· .. intc'·wf··· Yln Y 
la rn i( r inilt· I'Hv iron n,•ntl" .. .. ... -. 
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fi gure 24. un fra gment de cha rbon obten u pa r 
b10ya ge da ns un désinlégra leur à marteaux. 

Un épiderme de feu ille ou cuticule. se trouve ici 
inclus dan s ce fragment de charbon . La vil rinile a 
écla té à l'une des ext rémités du fragment. La cu ti
cule n e s 'es t ce pendant pas d échirée. E ll e a résisté 
à cet endroi t. La cu ticu le é ta it· d onc plus ten ace et 
plus résis ta n te q ue la vi lri nile. Elle agil. d a ns ce 
cas. comme u ne ba rre de fer da ns le béton . C omme 
on le sait. le bé ton est résista n t· grflce à l'a ssem
blage de b a rres d e fer. 

Les mêmes phén omènes sont encore mis e n évi
den ce d ans lPs fi gures su ivantes (fig. 25 ) . Il s'agil 
ici. d ' une concent ra tion a rtificielle de durain de 
cha rbon fla mba nt. Il n'y a . dans ces fragments, que 
de ux con sl iluanls : l'exinilc gri se ct la micrin ite 
b lanche. O n \'Oi t ici. que la micrini te a u ss i es t 
fonda menta le men t plus cassan te que l'cxin ile. La 
m icrin ile a volé en éclats là où les corps bi tumineux 
n 'ont pas été s i a isément b risés. 

La fi gure 25 met en éviden ce la résis tance extra
ordina ire de l'cxinile . On voil ici une cu ticu le qu i. 
en dé pit d e sa lon gueur. ne s'es t pas br isée. Elle 
es t donc plus tenace q ue la m icrinilc envi ron na nte. 
Le mê me phénomène peu t s'ob server d a n s la plu
pa rt des a u tres fra gments. 

La figure 26 montre u ne mégaspore q ui. d e mê me. 
s 'est pa rtic ulièrement bien conservée. A insi don c. 
soum is au même effort. par le ur nature mêm e. 
les fragme nts de d ura in resten t p lu s gros que les 
fragme nt s d e vilrain e l d e fusa in . La vilrini te el la 
fusinil r se ret rouven t donc e n plu s gran dr qua n ti té 
d a ns les parti cu les les plus fi nes , le d urain d a n s 
les fra gmen ts de c ha rbon s plus ~ros . c\>st-à-dire da ns 
les noix. 

Concentr<'llion de dura in dans les noix. 

30,5 

~5.3 

1S,3 
6,1 
5.1 
4 ,7 

HOixx Noix li 

7,1 

47,~ 

3-1,5 

4,1 
6,0 

OvltrcJin 

~ CI.lr•in 
[@ID DIK4in 

n.~ 1ll1111111 FIIMin 

89•~ - SChiste charb. 
,1 
~:~ (,tf.ul stérile 

F igure 27. - i\lod ifica tions d .. ln rompo<ilion pélrogmphique 

globale d 'un cha rbon par traitcm<'nt normal. (d"npr<'< lrs ind ication> 

décritr• dan• l'· Alla, • ) . 

Le d iagra mmP suivan t (fig. 27) va mon trr r com · 
ment se présente n t d e trl les con ren lralions. La ga il
lr lle que l'on obtient à l'aballagP nr subit pas de 
modification clans sa com position pél rograph iqu r . 
éta n t donné l'étro it·essf' des s t ra lrs proportion n f' l
lernen l à la grosseu r du morceau. D ans la gaillrll c 
il nf' se pa sse clone aucunf' concC'n lra lion d e du m in . 
M a is si l'on considère' l'ana lyse des criblés (voir 

N oix I et Noix III ). on consta te que les N oix 1 on t 
une concentration un peu plus forte en durain et 
les oix III b eau coup plus forte. Dans les N oix III 
il y a p resque d eu."X foi s plus d e d u ra in que dans la 
gaillette. Ici cependa nt-. on n 'a employé aucun désin
tégrateu r particulier. Il s'agi t uniquemen t du traite
ment par tamisage norma l du cha rbon. L es p ro
portions de cha rbon s b rilla n ts ( v itrain e t clara in) 
ont d iminué proport ionn elleme nt dans les crib lés. 
l nversémen t. il n'y a que très peu de dura in d a ns 
les fi nes. à peu près la moitié seuleme nt d e la 
q u a n tité d e d u ra in se trouva nt dan s la ga illette. 
Par con tre, il y a ici b eau coup plu s de ch arb on 
b rillant ( v ilra in et clara in ) . D e même, la teneu r en 
fusain s'est élevée d e 6 , t à S.t . On comprend que 
les grains fin s con tiennen t u ne gra n de quantité d e 
fusain. q u i est très friable et. su rtou t, de fusain ten
dre. C es gra in s fin s contiennen t a u ssi b eaucoup d e 
schi ste c ha rbonneux. La ten eur e n d ara in est trop 
élevée dans Ioules les a na lyses qui sont don n ées ici . 
La teneur en v itra in se mont e à e nv iron 30 - 35 o/o 

Figure 28. - • Dé;in lé~ro lcur i1 marteau:< > d 'après K. L eh mann 

c t Edw. H offmann ( 1 930) . V oir N otice Bibliograph ique. 
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dans la gaille tte e t p eut s'enrichir jusqu'à plus de 
ïS % dans les grains les plu s fin s. Le durain peut 
d iminuer en d essous de 5 %. L e fusain tendre se 
concen tre surtout d ans la poussière en sc bri san t en 
écla ts très fins e t en a iguilles. 

L es concentrations qui se forment déjà. a u cours 
des manipula tions h abituelles. peuvent encore être 
renforcées a rtificiellement. 

D ès 1930. mes colla borateurs d e ce tt e é poque : 
K. L ehmann et Edwin H offma nn. ava ien t construit 
un désint·égra teur à m arteaux (Fig. 28)avec lequel 
d e te lles concentrations en durain et en v ilra in ont 
été réalisées. D a ns un bâti coniq ue tourne un axe 
vertical. a uquel son t fixés un certa in nombre de 
marteaux. Par rotation . ces marteau x brisent le 
c harbon, qui es t versé dans le bâti par le dessus. â 
droite. Le ch a rbon est a insi concassé pa r des coups 
élas tiques. L es morceaux d e cha rbon sont la n cés 
contre les parois. où le charbon b rilla nt est rédui t 
en p etits fragments, et le ch a rbon mat e n plus gros. 
L a poussière de fusain passe à travers un ta mis et es t 
aspirée à gauche. L e charbon mat et le cha rbon bril
lan t tombent sur un a utre tamis. Ce q ui passe à 
travers le ta mis. c'es t du c ha rbon brillant concentré. 
Ce qui es t retenu sur le tam is. c'es t le dura in p lu s 
gros. qu i es t a ins i séparé. JI fa u t bien p réciser qu' il 
ne s'agit pas dans cc désintégra le ur. d ' une sépara-

tion précise ma is d 'une concent ra tion de chaque 
constituan t . Tout ou partie de chaque fract ion con
centrée peul , e nsu ite. être mé la n gée au charbon à 
col<e : fe fusain. pour I'a ma igrisscmcnl, fe durain , 
pour l'a ma igrissement e t pour u n m ei lleur ren dement 
en produit s de va le ur : goudron. gaz. e tc. . . Le 
dura in sc concentre surtout d a ns les gra ins de plus 
d e deu x millimètres. T outes ces opéra tions pre n
n ent fe nom de : prépara tion pétrographique du 
c ha rbon. Une prépara tion pét rographiq u e du char
bon est en activité à Volldingen en Sarre . cl à 
T hionville e n L orra ine. 

L a fi gure 29 mon tre fe schéma représen ta tif de 
la préparation pétrographique du charbon de E. 
Bürst lein. te lle q u'elfe nous a été communiquée fors 
d e sa conférence à Paris e n 1950. C'est l'examen mi
c roscopique de fo houille qui o ouvert le cha mp 
d 'action d'une te lle prépa rat ion. 

Dans la coké fact ion de la houi lle. son degré d 'évo
lution joue un rô le en core p lus grand que sa com
position pét rogra phique. D es méla nges de charbon n 
·coke d e même te neur en ma t ières volati les. peuvent 
être réo li sés très d iffé remment. 

S ur fe diagra mme d e la fi g. 30 es t représent ée 
toute une série de méla n ges d e c harbon à coke oyant 
tous 20.5 % de ma tières volotil cs. Le premie r est 
du c harbon gras pu r. Le d euxième méla n ge n · rt 

fi~. 20. - S ..l,érnn d'un~ prépnrnlinn pél rocrraph iqu~ d<' C' lmrhnn d'apri•s E. 13ur> l l~in ( 1 CJ'lO) 
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q ue 85 % d e c harbon gras ct 15 % de demi-gras. 
Le t ro is ième mé lange n'a que ï5 % de cha rbon gras, 
15 o/o de demi-gras cl 1 o % de cha rbon gras plu s 
évolué. Les deux de rniers mé longes ont été réalisés 
de façon très différen te. Au cinquième mélange. 
on a même a jouté quelques pour-cen t de charbon à 
gilz. Por ces exempl es. on voit q ue l'on ne d oit pas 
seulemc nl compa rer c t juge r les charbons à coke 
d 'oprès leur teneur en matières volatiles. mais qu'i l 
faut e ncore établir feur composition d'après le 
degré d'i ncarbonisalion des différents constituants, 
cl' ceci sc réolise beaucoup plus facil ement sous le 
microscope q w · par l'anal yse c himique. 

6 
n 

~- D ~Illli 
OtmÎ·!7c» Oemf.g-113 Grn Gr~ Ch.j QiZ 
12·16% 16•19% 19·22% 22·28% 28·35% 

Teneur moyenne en matières volotiles : 20,5% 

figure 30. - Cinq cl.nrho ns à coke d ifférents. de même teneu r 

en mnlièrcs vola tiles. mnis de compositions pélrogra pl1iqucs 

diff~rcnles . ( dcs>iné pnr l'nulcur d'après l' c Atla s >) . 

La grosseur des grains d es composants du mélange 
il, nolammenl. beaucoup d'importance. Si l'on veu t 
ajou ter. par exem ple, du charbon demi-gros. en gra n
d e qua nti té a u c harbon ~rus . a lors. il convient de 
n 'ajouter ce demi-gras qu en grains p lu s fins. sun~ 
quoi on obsc·rvc une press ion de gonflement trop 
grande C't la solidi té du coke en pâli t. 

P ar conséqu cnl. la pro port ion des cons ti tuants 
d t' la hou ille joue u n rôle important puisque chaque 
cons tit uan t man ifes te une aptitude très différent e 
· f· ol<éfncl ion. Cel l e aptitude très différen te à la 
a a c , ·ci cl d 

k ·f t 'on a été mise e n ev1 en ce ès 1929. ons 
co e ac 1 . . 11 · 

1 • s bnlfc recherche. pa r mon emment co cgue 
une re ' Il , bf · f 
!Vlonsieur le Professeur Legraye. a ela 1 a ors. 
que fe vi lro in . cha rbon brillon!. f~ndait le p~emie~. 
· - 50o en viron . a lo rs que fe duram n e manJfeslaJI· 
~n~ore aucun d wngernenl d'éta t à cette température . 
De même des é tu des de !Vlonsie ur fe Profes~cur 
G ille! cl d e son assis tant Monsieur Gran dRy. 
avec fe m icrofour d'Endefl -ller f. on t montré la fu si
bilité du vilrain cl ('infusibil ité rela tive d u dura in 
caractérisé. Alors déjà. le vilrain éta it reconnu corn · 
m e élémrnl css<·n l ie l de l'apt itude à la col<éfaction . 
On a c herc hé à coké fi er chaq u e con sl il u a nl pé lro
rra phique iso lé me n t. pour é tudiet• leur comport E'· 
~en!. On a coké fié sé pa rément le v ilrain ct le dura in . 
Le coke de v ilra in est tri-s pore ux. à pores el cel
lu f1.5 très fi nes: il es t creva ssé a lors que fe col<e 
de dura in se présen te en bloc. l.c vilra in . cn fondant 
biC'n . favorist' l'aptitude à fa coké faction. Le coke 

de durain est moyennement poreux : il présente de 
grosses cellules : il donne un b loc massif très com
pact . On ne peut obtenir du coke d e fu sain. Le 
fusa in. quel que soit le degré d 'évolution du charbon 
auquel il appartient. n e s'agglomère pas. Quand on 
ajoute du fusoin en faible quantité à un charbon 
déterminé e t qu'on mélange intimemen t. on peut 
fortement amél iorer fe coke du mé lange. Il en va d e 
même pour le dura in. qui agil comme amaigrissant. 
et ce la d'autant plus qu 'il contient plus d e micrinite, 
c'est -à-dire de ma tière inerte. Pour les noix riches 
e n durain, un e moulure très fine es t requise. P our 
fe vilrain qui contient un excès de matières coké
fionles. un b royage très poussé n 'est pas dési rable. 
parce qu'il peu t former du coke lrop mousseux. 
V itrain ct cfara in de charbons d em i-gras sont fort 
poussa nts cl d onnent pe u d e retrait-. Si l'on mé lange 
donc trop d e demi-gras au charbon à coke e t d'une 
grosseur non adéquat e. fa cuisson et le dé fourne
ment sont lr(•s p éni bl es. Le v itrain et le clarai.n d e 
c horbons à gaz donne n t un rendement plus élevé, le 
,·if rain e t le cfarain de c ha rbons demi-gras. un ren
dement moindre e n goudron el gaz. Par leur mé
lange au c ha rbon à coke. on opère. dans chaque 
cos. un a maigrissement. En cc qui concerne le 
durain, de quelque degré d'évolution qu'il soit, ce 
qui csl essenti el. c'est sa teneur en exinile et micri
nilc. U n durain très ric he en micrinil e agit toujours 
comme amaigrissant, quel que soit son degré d 'évo· 
fution. U n durain ric he en élé ments bitumineux 
(jusqu'au saut d'incarbonisal ion) a ugmente le ren
deme nt en goudron et gaz. Le fusa in. quel que soi t 
son d egré d'évolu tion , n e fond pas à la cokéfaction . 
Il n'augmente p as le rendement en goudron. 11 agit 
touj ours comme amaigrissant. 

En résum é. on pourrai t di re : fe problème consisl t 
à établir un méla n ge optimal entre les composants 
cokéfiants ct les com posonls ine rtes. On pourra . 
d ès fors. élargir fa gamme d es charbons de base q u e 
l'on peut col<éfier. aussi bie n dans le sens des char
bons plus riches en gaz que dan s celui d es char
bons plus pauvres. C'est à l'u n de ces buts que tend 
p récisém en t not re pool c harbon-ac ier. 

L 'étude pé trographique de la houille peu l l'aider 
efficacement à l'att eindre. 

Il y a en core u n gra nd nombre d 'autres problè 
mes qui concerne n t la va lorisation des charbons et à 
la solut!on d esquels fa pétrograp hie peu t contribuer. 
Ma is je doi s me limiter à ces courtes incursion s dans 
le d omain e d e la préparat ion el de la col<éfaction 
de la houille . (*) 
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Les cintres de soutènement 
des galeries de mines en profils renforcés 

par Ch. HANOT, 
Ingénieur civil des Mines A.I.Lg. 

SAMENV ATTING 

De uoortdurende prijsstijging van lwt mijnlwut, die ziclt gcdurcnde de laatste twintig jaren deed gevoelen, 
alsmede, op bcpaalde ogenhliklwn, de moeilijklwden van bevoorrading, ltebhen de mijnontginners er foe ge
bracltt het gebru.ik uan de metalcn ondersteuning uil te breiden. 

De insclwi/bare bogen die tot dat doel gebruikt werden, nameliik de T.H., werden eerst in pro{icl 
Zorès van 14 kg/m vervaardigd. vervolgens hee/t hel gebruik van pro{ielen van 21 kg/m zich veralge
meend. Op het l1uidig ogenhlik stelt men een neiging vast om over te gaan tot bogen van 29 en zelfs 36 kg/m. 

De auteur stelt zich de vraag of die neiging zidt verrechtvaardigt, gezien het principe zelf van de 
inschui{bare ondersleuning, die de belasting van lwt melaal beperkt tot de schui{belasting in de klemmen. 
Hii onderzoekt deze kwestie op theorelisch en praktisch gebied en bescltrii/t een aantal laboratoriumproeven 
die op bogen van verschillend kaliber werden uitgevoerd. 

Hii besluit dat lwt gebruik uan zware pro{ielen aangeduid is voor alle moeilijke gevallen, vooral 
waar de hoedanigheicl van de beschikbare werkkrachten niel voldoende is om zeker te zijn dat de plaatsing 
met al de nodige zorg zou geschieden en dat het toezicht over de inschuiving strikt zou georganiseerd zijn. 

De bogen in versterkte profielen schijnen eveneens van belang voor de ondersteuning der steengangen 
ingeval een vlugge r1ooruitgang nodig is. lwtgeen het gebruik van de kostelijke blokkenbekleding, traag van 

plaatsing. uitsluit. 

RESUME 

L'allure rapicle du rencltérissement des bois de mines, qui s'est manifestée au cours des vingt dernières 
années. et à certains moments la difficulté d'approvisionnement ont incité les exploitants à étendre l'em-

ploi des soutènements métalliques. 
Les cintres rétractiles utilisés à cette fin. notamment les T.H., ont d'abord été fabriqués en profils 

Zorès 
14 

kg/mc par exemple, puis l'emploi de barres de 21 kg/cm s'est généralisé. On constate mainte-
nt une tendance à employer des cintres en profils plus forts, 29 voire 36 kg/mc. 

na L'auteur s'est demandé si ce nm[orcement se justifie, étant donné le principe m~me du soutènement 
rétractile qui limite la contrainte du métal. due à la poussée des terrains, à l'effort de glissement dans 

les étriers de serrage. 
Il examine la question des points de vue théorique et pratique et relate une série d'essais effectués 

en laboratoire sur des éléments de cintres de différents calibres. 
Il conclut à l'adoption des profils forts dans tous les cas cliffieiles, surtout là où la qualité de la main-

d'œuvre dont on dispose ne permet pas d'assurer que la pose se fera avec tout le soin désirable et que la sur
veillance elu coulissement sera rigoureusement organisée. 

Le cintre en profil renforcé naraît aussi intéressant pour le soutènement des galeries au. rocher dans 
les cas oir un avancement ra~icll' est requis. ce qui exclut l'emploi du rer,~temenf en claveaux de béton. 

onéreux f'l de posc> lcmle. 

Quand on compan:• les fluctualions subies au 
cours des vingt dernii-res années par le pr!x .du 
m:i de bois de mine et le prix de la tonne dacier. 
on constate (diagrammP fig. 1 ). pour le premier. 
une progression rapide et souvent désor~onnée. pour 
le second. un accroissement moins rapide el beau-

coup plus régulier. L'approvisionnement en bois d2 
mine fut d'ailiPurs à cPrlains moments extrêmement 
difficile. 

C'est une des raisons qui ont provoqué la géné
ralisation de plus en plus poussée de l'emploi du 
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IZDtJ 

Fig. 1. - enx comparatifs du m3 de bois de mine et de la 

tonne d'acier de 1935 à 1953. 

soutènement métallique dans les tailles et les gale
ries de mines. 

Dans une communication ( 1) faite à la Confé
rence Internationale sur les pressions de terrains et 
le soutènement dans les chantiers d'exploitation. 
tenue à Liège en avril 1951. nous avons montré le 
développe~ent pris par les cintres métaiiiques dans 
les voies d exploitation des charbonnages de Cam
pine. 
. Dans les bassins du sud de la Belgique ct à 

1 Etranger, la. même évolution s'est produite. On n 
vu adopter d une façon quasi générale le soutène
ment ~étractile réalisé, soit par l'écrast>menl dt> piles 
de. bors (genre Moll) qui ne résout que très impar·· 
fartement le problème posé par lt> coût élevé du 
bois. soit par les cintres coulissants genre Toussaint-
Heintzmann. · 

Les premières applications en Campine de ce 
dernif'r. systèm_~"· v.r·rs 1935. ont été faitr•s au moyen 
de profrls Zores dun poids métrique de 14 krt tI , 1 , f 1 ;.; e es 
resu tats ont elé ranc wment Pncourac1eants ' t· Il, 

M S Il 
l'; • a e .. 

Pnseignf' que .. - oi c. alors lngéni<•ur en Clwf du 
Ch~rbonnagf' d André Dumont. écrivait (2) : 
<'Nous avons .voulu. ovr•c ce lypr· dr· cadr<' (T.H.). 
qui assure à 1 ensembl<' du souli>nf'mPnl unr• élasti-

( 1) Voir vofunw d,. fa Conlt'·n·nn· lnl•·rnaliornlt• , r••· · · ' > t;<IIIISCI' pnr 

lni .. har, ;, f .ii·g.·. r·n 1 <ri 1 

( 1) R,.,., ... d,. l'lr~.lu,Jri•· \ linéraJ,. n" )Hl .lu 11 janvit.·r 1 \)')(). 

Pa(!•• .10 

cité supérieure à celle que possède le boisage Moll. 
tenter dans une voie en veine une expérience qui 
nous paraît concluante. Systématiquement. nous 
avons adopté le profil assez faible de 14 kg par 
mètre courant et nous avons porté l'écartement deo; 
cadres à une valeur inaccoutumée : 1,30 rn». 

« Cet essai a été commencé il y a quatre mois. 
»Au passage de l'exploitation, les éléments ont 

coulissé. l'ensemble du soutènement s'est légèrement 
affaissé et déformé, sans jamais cependant cesser 
de présenter toute la sécurité désirable. Il est remar4 
quable que jusqu'ici nous n'avons dû consacrer 
une seule heure de travail à la réparation de ce revê
tement. » 

Les photos 1 et 2 (non reproduites ici), prises 
dans la voie costresse en couche de 1,20 rn d'ou
verture à l'étage 807, permettaient de faire une com
paraison entre le soutènement Moll constitué de 
rails de 38 kg/rn et le T.H. fait de barres de 14 kg 
par mètre courant. 

Vers la même époque, les Mines d'Ostricourt fai
saient des essais comparatifs de soutènements à 
l'aide de cadres Moll 38/40 et 5o/ 52 kg et cin
tres T.H. à profils de 9 kg et 14 kg par mètre cou
rant. 

Oisons tout de suite que le 9 kg s'est révélé im
médiatement un peu faible. Le 14 kg fut maintenu 
avec succès et le prix de revient fut notablement 
inférieur aux cadres Moll. 

A l'heure actuelle et depuis longtemps déjà, il 
n'est plus guère question, ni en Campine, ni en 
France, ni en Allemagne, d'employer des cintres 
T.H. de 14 kg, mais la généralisation s'est faite 
au contraire sur la base du profil de 21 kg par 
mètre courant ou similaire. 

Si nous avons cité les deux exemples ci-dessus, 
c'est que la question se pose aujourd'hui de savoir 
s'il n'y a pas avantage dans bien des cas d'utiliser 
des cintres à profils plus lourds, soit 29 ou 36 kg 
par mètre courant. 

Point de vue théorique. 

A priori. on est tenté de répondre qu'il est super
flu de vouloir augmenter la résistance propre des 
barres constituant le cintre coulissant. alors que le 
principe même sur lequel est basé ce système con
siste à limiter la contrainte du métal due à la pous
sée des terrains. à l'effort de glissement dans les 
éclisses. 

A vrai dire. celui-ci est assez mal défini. On ne 
peut l'évaluer comme on le ferait de deux surfaces 
planes polies frottant l'une contre l'autre et tenues 
pn contact sous l'action d'une force agissant perpen
diculairement, en appliquant la simple formule T = 
P.f. où f est le coefficient de frottement. 

Il s'agit ici de deux pièces courbes qui, sous l'ac
tion de la pousséf' du terrain, peuvent subir une 
déformai ion plus ou moins prononcée. Les surfacf's 
en contact ne sont pas polies. leur coefficient de 
frottement est fonction du laminage. 

Encore faut-il considérer dt>ux cas hien distincts · 
Le cintre T.H .. le plus répandu en Belgique, est 
~onstitué de trois éléments t>n barre laminée au profil 
Zorè>s (fig. 2) dP dimPnsions légè>rement différentes, 

1 

~ 

•""""'-
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Fig. 2. - Ass~mblage avec plnnchett~. 

s'emboîtant l'un dans l'autre. mais séparés au point 
d'assemblage par une planchette de bois emprison
née entre les deux âmes. L'assemblage est réah~é 
le plus souvent par deux étriers et une clame serree 

par boulons. 

Dans ce cas. le glissement se produira d'abord fer 
sur bois et, après un certain écrasement d~ la P,lat:t
chette. interviendra le frottement des atles 1 une 

contre l'autre. 

A ce moment. une fraction x du serrage sera sup
portée par la planchette, d'où un effort ?e frotte-

t X f la fraction t - x étant supportee par les 
men . , 1. , d 
ailes. Mais celles-ci sont inc 

1
mees ed sordte ~ue 

l' ffort de contact sera K fois p us gran et evien
d~a K.f ( t -x). Au total. l'effort ,de frottement pour
ra s'exprimer par F = f.x + K.[ ( t - x). 

Si f = K.f, F est indépendant de x. Cette con
dition est pratiquement irréalisable, car si f est assez 
b' n connu (environ 0,25 à 0,35) f' est essentielle
~:nt variable avec l'état des surfaces en contact, 
laminage, rouille, polissage par suite d'un glisse
ment antérieur. grippage, etc ... 

Mais le cintre T.H. s'emploie aussi sans plan· 
hette avec glissement métal sur métal. et ce type 

de süutènement est très généralisé à l'étranger. 

L 
rofil adopté dans ce cas peut être très voisin 

ep f l f '· d t précédent et, par ce ait, e rottement n m-
té~es~~eque les ailes, la formule se réduit à F = K.f,. 

L '1 'ments du cintre peuvent aussi être consti-
es e e f·l · f d 

tués de barres ayant un pro 1 l~mqdue en1, orme c 

V 
• boiter parfaitement un ans autre au 

et s em . t 't' d 1 h t . t d' mblage sans tn erpost ron e p anc e -
pom asse . D 1 ·] t 
tes en bois (fig. 3). ans ced' ,cas: bes at e1s sodn 

f é Co"te' extérieur. par epais ourre ets. e 
ren ore es. · 

telle sorte que le frottement se partage entre les 
bourrelets qui portent l'un sur l'autre, soit pour une 
fraction x et les flancs inclinés pour t - x. 

L'effort de frottement total s'exprime encore dans 
ce cas par F = f [x + K ( t -x)]. Selon la plus 
ou moins grande perfection du laminage, 1' effort 
peut porter uniquement sur les bourrelets et l'on a 
x = 1, ou bien seulement sur les ailes. ce qui entraî
nera vraisemblablement une déformation du profil. 
ou enfin, ce qui est souhaitable. en même temps sur 
les bourrelets et les ailes. 

Nous donnons ci-après, à titre indicatif. les résul
tats d'essais réalisés à la presse sur différents modes 
d'assemblages et des profils de calibres variables. 

Assemblage avec cales en bois intercalées entre 
les deux profilés à r endroit du coulissement. 

Les Zorès profil 21 kg par mètre courant sont 
cintrés sur un rayon de 1 .50 rn et placés verticale
ment entre les deux plateaux de la presse. L'assem
blage se fait au moyen de deux étriers dont les bou
lons sont serrés au moyen d'une clef à l'extrémité de 
laquelle on exerce un effort par l'intermédiaire d'un 
dynamomètre. 

Les planchettes sont droites ou préalablement 
courbées suivant le même rayon que les cintres, et 
d'essences différentes. 

TABLEAU 1. 

Couple de Essence 

\ 
F. kg 

\1 
Fonne Je 

serrage kgm d~ bois maximum la cale 

20 Azobé 11.750 droite 

25 Azobé 12..000 droite 

25 Chêne 11.000 cintrée 

30 Chêne tt.5oo cintrée 

25 Peuplier 7·500 droite 

25 Hêtre 12.500 droite 

25 Orme 13.500 droite 

D'autres essais sur Zorès 21 kg par mètre courant, 
assemblage par 2 étriers, cales 50 X 21 X 400, 
ont donné lt"'s résultats suivants : 

Fig. 3. - Ass<"mblage profil uniqu<". 
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TABLEAU II. 

Couple de Essence E ffort ks 
serrage kgm de bois 

moyen 1 en pointe 

14 Azobé 5-000 j.OOO 

20 Azobé 10.000 12.000 

25 Azobé 19.000 22.500 

20 H être 11 .000 12 .000 

25 H être 14 .200 15-500 
20 C hêne 1 1.500 12.300 

26 C hên e 18.200 19-500 
20 Orme 12.30 0 13.200 

25 O rme 14 -700 15-500 
20 Sapin 9-500 10.500 

26 Sapin 11 .500 13 -5 00 
20 Bois b la nc 9-500 10.500 

26 Bois bla n c 12.000 12.700 

14 Sans cale 15.000 16.500 

14 Sans cale 15.000 16.500 

On rema rque q u e, sous un serra ge d e l'ordre 
d e 2 0 kgm . les effor ts maxima d e g lissemen t sur le 
profilé d e 21 kg/ mc se s ituent entre 10 et 12 tonnes 
pour toutes les essences. S i le serrage d evien t· p lu s 
énerg ique pa r exemple 25 k gm, les espi•n•s dl' hois 
se classent da n s l'ordre suivan t : 
Azobé : cou lisse me nt sou s 22 tonnes. 
C hê ne : coulissement sous 19 tonnes. 
H être et Orme : coulissement sous 15 tonnes. 
Sa pi n : couli ssement sou s 13 ton nes. 
Bois bla nc : couli ssement sous 12 ton nes. 
(Tilleul ou P euplie r) . 

Les pièces essa yées éta ie n t de cho ix e t parfaite
ment sèches. 

La ca le en bois perm et, par un serrage énerg ique. 
d'augme ntN l'effor t sous lequel se produit Ir glisse
me nt sa ns cra indre le gri ppage. L 'effet obLPnu d é
pend de la na ture du bo is et es l d 'au ta n t plus mar
qué que le serra ge es t plus poussé. 

C es résu ltats sont en concordance avt' C les essa is 
fa it s en vue• d (' dét erminer les coeffi cie nts dl' fro ll e 
ment dPs pla n chet tes en bois de diffé re ntes na tures. 
q ui on t donné IPs résu lta ts sui vants comparés a u 
coeffi cit•n t d e fro llement acier sur a cie r : 
Azobé C hênt· 1-lê trP Ü rm(" Till f' u l S apin A cier 
0.)7 0.)7 0 .)6 0. ) 1 0.)0 0.2'j 0 .25 

Comportement des d ifférents assemblages sous 
compression lente. 

Da.n s 1(' b ut. dt• rC'p roduire à certain poin t dl' 
vue 1 act ion qu <·xPn <· Ir- l<•rra in . lors d <' sa dél<"n l('. 
su r l<·s cinl n·s à < ou lissc·m!'n l. on a procédé aux I'S 

sa is ~uivanl ~ : 
Dan ~ Ullf' pn·~s<· A m, lc·r Ui !-!. 4 ) . l1•s d<•ux tira nt .; 

rc•lia nl k , d <·u x p l ;~ lr ·aux son t -oudé~ au plu t1-a 11 
inlérif'ur . t a ndi~ qu au plu t<·a u ~upér i Pur l'u ·s1·m 
b laa<· JWUt 'l' lain· illl moy<·n d 'écrous Pt con l n · 
r; crO LI S. 

/ .<· p la iNILI inl <·nnc'-d iain· 1 ou lisst· a v<·< j1 ·u . l!uidc'
pn r 1<'' t il1< ' ' · Il 1·s l pou .;~é \ < · r~ 1<· hau t pa r un vérin 
h vdrau liqtw q11 i -'c~ ppll i <· <11r f, . plnl,.a tl inf é- riNtr. 

E ntre ce p la teau mobil e <'1 le pla teau supe n eur. 
on place verti ca lement les dC'ux profils la minés. élé
ments d e cadre d e soutènement. Il s sont serrés l'un 
contre l'autre p a r les boulon s d ' un a ssemblage à 
é triers. ma is on a eu soin de les disposer l'un p a r 
ra pport à l'autre d e façon qu' ils puissen t coulisser 
dès que l'e ffort de compress ion devie nt· suffi sant. 

On a actionné la presse jusq u 'à ce que le pis ton 
exerce un e ffort d éterminé choisi a rbitrairement. 
Q u a nd celui -ci est a tt ('in l. on a mène les d eu x 
é crous con tr(' le platea u inl ('rméd iaire a fin que la 
c ha rge so it ma in tenue cons lanll' même s i. pour 
un e ca use quelconque. lu presse ava it tenda n ce à 
la iss('r se relâcher l'e ffort de compression . 

Pour connaître celui-ci exactement. on a cu soin 
de fixer su r chaq ue lige deux s lra in gau ges placés 
à 18o" l'un de l 'au tre. q ui so nt ra ccordés a u x a ppa
re ils Bald w in ( commutateur c l pont) . L u demi 
somme des lect ure s indiq ue l'a ll on gement é la stique 
d e la t ige· en évitan t l'errPu r qu i pourrait résulter 
d 'uni' flexion év('nluelle . 
R ésu ltai s obtPnus : 
a) avec pro{ils Z ori•s nomwux rie 2 1 k9 par m ètre 

co urant . 

L I:' couple de serrage des bou lons d 'ét ril'rs é ta it 
25 lq!m e l le frott ement s '('xNça it non sPuiC' menl sur 
la p lanc hd te. mais égaiPme nl en partie sur la h a se 
d ('s fl a n cs. 

, ,., jou.r : l_'<' fforl d e• compress ion c·sl mont é pro · 
f.!rt· ssivc·m('n l à l<g tfO)O. 7.2 1'5. 10 . ) 7 <1. 12.4 69. 1).8 32 

1'1 13 -999- C ellt• c harge a étr ma inl t•nup pt' nda n l la 
nuit a n s g li ssc·nw nl. 

2 ' ' jour : l .'acno i ~_s<>m <· n l dr· la pn·ss io n n é té r('pri ~ 
jusque 14.7 9 7 l<q. S ous <"l'l i<- c ha r[.!<'. un gli ssement 
~ ·('S I produit f' t 1 e ffort <·si rc>lom hé à 1 3·799 kg pui s 
à 12 .)0) lq! pour rc>monl<•r à 14 .79 7 Kg. cP qui a 
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provoqué un nouveau gl issement et une d écharge 
à 12 .469 kg q ui a été ma intenue penda nt la nuit. 

3• jour : Augmenta t ion de la cha rge à 13 .467. 

14.564. 16.260 e l 18.321 (on constate des traces de 
grippage). S uit un gl issement a ssez important qui 
ra mène la charge à 14.098 kg puis à 13.300 kg. la 
pression remonte alors à 15 .56 1 l<g avec trace de 
grippage. puis un nouveau glissement se produit 
jusqu'à 13.832 kg. 

T. 

1\ 
~Ï' ~/ ~Il "' VI\ v~-" 

1 \ 1 

15 

10 

v 
5 1 

1 
1'' ../OV.R 12'./01/R 1 .31 JOtiR 1 

0 

b) avec profil 29 kg. 

D 'autres essais sur cintres T.H. en profils 29 k g 
pa r mètre courant sans cale d e bois. coul issant fer 
sur fer. ont donné des résultats du même ordre. 
c'es t-à-dire u ne c ha rge primitive a tteigna nt d e 10 

à 15 tonnes. maintenue par saccad es à une cha rge 
moyenne située entre ces de ux limites. 

Ces essais illustren t bien l'idée que l'on se fa it du 
comporteme nt d es cin tres à coulissement sous l'ac-

v, ~- ~l-" 1--' \, ~~ 
~~ / 1\ ~~ '" ~~~ 1\/ 

1 '/ 

<;r JOI/R 1 5tJOUR 1 

F ig, ~ . - Din~mmulf' . Prf'ss ion lt·n iP. 

4e et 5c jours : L e phénomène a lt erna tif se repro
duit" et le diagramme fig. 5 donne une idée de la 
façon dont s',csl comporté l'assemblage a u cours des 

5 journées d essais. 

Un second essa i exéc uté da ns les mêmes condi
tions a donné des résultats for t sembla bles (fig. 6 .) 

t 
15 

10 

5 

0 

1 

7 
v 
/ f .fo?V~ 

1 

v~ 1--' / i"'l ~~ / ' ~~~~ ~~ \. ~~ ~li ~~ "~ 1 ... 

.Z' /01/R l.3< .roVR 1 4! JOVR 1 S r JOIIR. 1 

Fig. 6. - O ia J:mononc. Prc·ssion l ~ntr. 

lion de la poussée résulta nt de la détent e d es terrains 
autour d 'une galerie en c reusement. 

On n e peut en déduire des conclusions formelles 
quant à la va leur absolue des e fforts supportés p a r 
les a ssemblages. qui dé pend du serrage d es bou
lons. de la nature du b ois en ca s d 'utilisation d e 
ca les. de la perfection du laminage pour les cadres 
neufs et de l'étal d es surfa ces fro ll'a ntes dans le cas 
d e cadres reconformés. 

Mais il semble que cel effort ne varie pas essen
tiellement avec le calibre du profil employé. 

Les essa is suivants ont eu pour but de vérifier 
cette d erni ère propos il ion el de déiNminer l'influen
ce du serrage. 

11 est appa ru que ce lui -ci exécuté sous l'action 
d 'un cou ple d e 25 kgm. n'éta it pas toujours réal isé 
dans la pra tiq ue courante de la m ine où les ouvriers 
utili sent souvent une clef d e 0.60 m. 

Des essais ont été repris sur Zorès 14 - 2 1 -

2 9 kg - nous ne dispos ions pas de b a rre 36 kg/ mc 
- a u moyen de la presse A mslcr. en soumetta nt 
l'a ssemblage à une press ion continue sans arrê t. 
Les tronçons de barre Zorès é taient cintrés sur 
rayon d e> 1.50 m. O n n obte n u les résulta ts sui
va n ts 
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TABLEAU III 

T ypes de cintres C lwrges maximums en kg C /w r-ges moyennes e n kg 

Profil L4 kg avec plancl1ette azohé 

{ 10 kgm ············· ····· · ·· 8.250 ······ · ············· · 6.goo 
sous couple de serrage de 15 kgm · · ······ ····· ··· ····· 12.000 9 .500 

l<gm 
······ ······ ····· ··· · 

20 ....... ..... ......... 18 .ooo ·········· ···· ······ · 16.ooo 
Profil L4 T~g sans planchette 

{ 10 kgm ··· ·· ············ ··· · 5·500 ···· ···· ··· ····· ···· · s.ooo 
sous couple de serrage de 15 kgm ............... ...... 10.000 8 .000 ············ ··· ·· ···· 

20 kgm ··········· ·········· 15.000 ···· · ······· ···· · ···· 12.000 

Profil 2l k g avec plarych ette azobé 

couple de J 
15 l<gm ······ · ······ ··· · ···· 11 .500 ·· ·· ····· ·········· ·· j.250 

sous serrage d e 20 kgm ·············· ······· 1 1.250 10.000 ···················· · 

Profil kg planche tte 
L 25 kgm ·················· ··· 15.500 ····················· 11 .500 

2t sans 

J 
15 kgm ·· ·· ················ · 15.000 ········ ·· ······· ···· 12 .000 

sous couple de serrage de 20 kgm ········· ····· ···· ·· · t8.250 15.000 ······ ·············· · 
L 25 kgm ··· ·· ······· ··· ······ 22.000 ··········· ··· ··· ·· ·· 19.000 

Profil 29 kg scm s plancl1el te [ 11.500 ·· ··· ···· ·· ··· ······· 7·500 
r 15 l<gm ········ ····· ·· · ·· ·· · g.ooo ·· ·· · ·· ·· ·· ·········· 7.000 

sous couple df' serrage de i 20 l<gm ···· · ······ ··· ··· · ·· · 12.500 ····· ············ ···· g.ooo 

l 25 l<gm · · ·· ····· · · ·· ········ [ 13.300 · ·· ·· ······· ·· ··· ··· · 11 .300 
t 8.ooo · ·· · ···· ·· · · ··· · · ··· · 15.500 

Les essais fa its sur pièces assemblées pa r serrure Theis ont donné des résulta ts très variables d esqu els 
on ne pe ut ti rer a ucu ne indicat ion. 

M. V ida l (3) a obtenu sur des éléme nt s d e ci ntre 
2 1 l<g pa r mètre cou ra nt sa ns pla nche tte, une rés is
ta nce a u couli ssement de 8 à 21 ton nes suivant le 
serrage (fig. 6). 

De tous ces essais. en n ombre rela tivemen t limité. 
on ne peul ti rer de concl usions ch iffrées a b solu es 
qua nt a u comportement des cin tres de sout èneme nt 
de voie du typP coul issant. L a dispers ion des résul 
ta ts n <> la isse subsis lc·r q u 'une a ll ure géné ra le. ma is 
cell e-ci es t bie n éta blie. Le nombre des essa is fut-il 
c~~si dérabl emen t p lus élevé - cc qui pe rme llra il 
d .ctablir des moyen nes su r grands nom b res - qu ' il s 
n apporteraien t pas de n' n sf' igne me nls df' carac
l(•re vra iment prat ique. ta n t il est v ra i que les ca ~ 
sc prés<•ntanl d a n s la mine son t ém inemme nt varin
bles : à chaqu<• situa tion particu lière. le c in tre d oit 
pouvoir s 'adapl<·r g ràc-e à un c hoix judicieux du 
ca libre el un S<'rragp adéquat. 

l.a planclwtt<' <' n bois sPmbl(' jouc>r un rôl<' rét(u 
la l<·ur dnn~ k cas d<·s profils à flancs faiblem <" nl in 
clin és. dl<· <·rn pi·< IH· 1<· coinn·m<·nl ~ i 1<' s<•rrag<· <•sl 
<'x« ·ssif ou s i l<·s irr{·gu larit<'s d<· lam inag<> son t 
trop importnnlb, tout <·n t!arda nt un coeffici e nt d <· 
lrotl<-m<·nt ~ ul fisunt. Ell<· (·,· it< · 011 rf'l ard<· IP f.! rip · 
paf.!< ·. 

E lle peut aussi pa rfa it eme nt ê tre u tili sée avec les 
profil s e n V et· empêch er la portée exclusive sur les 
b ou rrelets. qui n 'ent raîne e n som me q u'un frot
tement rela t ivement faib le. 

N ous pe nson s que celte in terposition de b ois da ns 
l'assemblage es t inté ressa nte. qua n d on veut appli 
que r u n serrage én ergique, là où les poussées sont 
a ssez fortes. bien q ue l'on ne pu isse pas dire q u 'e lle 
soit ind ispen sab le . 

D es résulta ts très sa tisfa isa n ts ont d 'aille urs été 
obtenus d a n s de nombreux cas d'applica tion avec 

n 
20 
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1 e(rc.'er. 

1 if,! . ; - l) ingnuHJIH'~ rc· l · ·v(· ~ p11r :'vi. Vidnl (Extrait dc> Id 
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des a ssemblages où le g lisseme nt se fa it a cier sur 
acier. 

Il résu lte d e ce qui précède que le glissement 
d épend d 'un grand nombre de facteurs dont les 
essa is ne peuven t déterminer de façon précise l'i n
fi uencc respective. 

Mais on peu t affirmer qu' il est fonction du serrage 
cl dépend assez peu du ca libre du p rofil. 

On s'étonne ra sans doute de consta ter que le 
même serrage permet d e rés ister à d es pressions 
égales. voire supéri eures. avec le profil le plus fa ible. 
Sans d oute faut-il en chercher la cau se dans les 
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déformations par fl exion q ui se produisen t plus 
faci lement dans ce cas. 

La serrure Theis d a ns laquelle le serrage est obte
nu par des coins enfoncés à coups de ma rteau ( fig. 8 ) 
a é té préconisée pa r certa ins exploi tants qui y 
ont vu le moyen d'ob te nir un serrage én ergique 
san s avoir recours a u serrage de boulons, opération 
qu i d emande un temps non négligeable. 

Les essais à la presse sur ce mode d'assemblage 
n 'ont pas donné d e résu lta ts concluants. L ' in ten 
s ité du serrage es t e n e ffet très d iffici le à dé terminer, 
car il résulte d 'un certa in nombre d e coups de mar
teau sur des coins qui s'enfon cent dans d es pièces 
métalliques dont l'élas ticité a bsorbe une p a rtie plus 
ou moins importante d e l'effort d e c hoc. Elle dépend 
auss i de la force avec laquell e l'ouvrier manœuvre 
son marteau et du poids d e celui-ci. 

Néanmoins. cette serrure peu t. à notre avis, être 
utilisée avec un certa in succès là où les pressions 
n'éta n t pas extrêmement fortes, on désire par ra i
son d 'écon omie réd uire le temps de pose. 

Point de vue pratique. 

Dans les exploitat ions où la su rveillance du glis
sement· et du serrage des b ou lon s d 'écl isses se fa it 
d 'une façon systématique. il y a beau coup d e chance 
pour q u e les é lémen ts du c intre ne subissent qu'ex
ceptionn elleme nt des e fforts provoquant la rupture 
ou d es d éforma tion s impor ta ntes. 

l'Vla lheureusemenl'. cet e mploi judicieux des cin tres 
es t· loin d 'ê tre gén éra l. a ins i que nous avons pu 
n ous e n rendre comp te par d es invest igat ion s fa ites 
en B elgique et à l'Etra nger. S ur une v ingta ine de 
charbonnages consu ltés. q ua tre seulement possè
dent un serv ice organisé dans ce but. 

L e plus souvent. le ci n tre posé es t abandonné à 
lui-même sans su rveilla n ce spécia le. S'il coulisse trop 
facilemen t, le lerra in se disloque. d es a ffa isseme n ts 
se produisent. parfois suivis d 'éboulements. et e n 
tout ca s il en résulte un rét récissement excessif de 
la gale rie ; si le serrage est trop fort . les élém ents 
du cadre fl a mbent. se déforment ou se rompent. 

E niTe ces d eu x cas extrêmes se s itue toute une 
gamme d'hypothèses. 

L e p lu s souvent cependa n t le serrage es t énergique 
el. avant que le glisseme nt sc produise. le c in tre 
subit une contra inte provoquant des dé form a tions 
é la s tiques ou p erma n entes qui ont des ré percu ssions 
sur l'a ssemblage. Parfois. l' é tri er en tralné p ar l e 
profil sur lequel il s'appuie. sc place d e travers, le 
serrage croît, m a is dès que ce n ouvel équilibre est 
rompu , l'étrie r p eu t se redresser e l permettre un glis
seme nt plus facile. 

Il a rrive a u ss i qu'après le p rem ie r glissement l'ex
trém ité d e l'élé ment de tê te du cintre bute contre 
la paroi de la galerie. ou contre un boi s de garnissa
ge ou b ien e ncore qu'un co incement se produ ise sous 
l'act ion d 'une poussér l a té rale qu i tend à tordre 
le pro fi lé . 

11 est certa in que. da n s tous les cas d e l'espèce. le 
profil de fort calibre rés istera p lu s longtem ps et évi
lNa souvent des travaux d r recarrage touj ours d is
pendie ux. 

D a n s les terra in s don t l a pou ssée est anormale
men t él<>véc•. tri-s (:!rancir p rofondeu r ou voisinage 
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de fai lle par exemple, le m ineur est amene a re n
forcer le serrage d es écl isses à tel point que l'e ffort 
d e glissemen t dépasse la résistance des é lémen ts 
constitutifs du cin tre. 

D ans un charbonnage b elge exploi tan t à 1 .300 in 
une veine de 1.40 rn d 'ouvertu re, on a consta té que 
les cintres de 21 kg p lacés presqu e jointifs n e rés is
taient pas, en dé pi t de toutes les précautions prises. 

les é lémen ts couli ssaien t sur une lon gueur a llant· 
jusque 1 mètre. puis se déformaient. 

L e cintre de 36 lq; par mètre courant p ermet 
actuellement de main tenir la galerie à une section 
acceptable. 

La dépense résultan t du poids d e mati ère supplé
menta ire se pa ie la rgement. fe rendement d e fa ta ille 
éta nt intéressa n t. 

D es essa is fa its d ans une couche de mo indre puis
sance en dressant sont moins concl uan ts. car. dan s 
ce cas. l'effet u tile à l'abatage est insuffisant pour 
compenser les fra is élevés du soutènemen t. 

Dans un a u tre charbonnage b elge. le c intre 29 

kg par mètre coura nt a permis de résoudre fe pro
blème du soutèn ement en gale rie dans un travers
bancs en terrain faille ux. 

En A ll emagne. les T.H. de 29 et 36 kg par mètre 
coura nt ont été adoptés da ns un certa in nombre 
d'exploita tions. parce q u 'il avait é té consta té que 
fe c intre 2 1 l<g pa r mètre courant avait déjà tenda nce 
à se dé form er dès que le gli ssement sc produisa it. 
Les p remiers essa is ont été fa it s avec cintres com
posés de 2 é lémen ts, mais l'expérience a montré que 
le sys tème à 3 élémen ts é ta it n ettement p lus avant a 
geux. 

On est gén éra lement d'avis q ue fe glissement es t 
plus régulier d an s le cas d es profi ls d e 29 el 36 (,g 
par mètre courant. 

n charbonnage de W estphalie util ise couram
ment le type 29 kg pa r mètre cou ran t pour Ioul es 
les galeries dont la section a ll einl JO rn ~. 

Quand il s 'agil d e couches fortement inclinées. 
il a recours au soutè nement Lorenz T oussa inl 
H einlzmann (L.T.H) q ui est coulissan t el a ri icu lé. 

Il es t con slilué d 'un demi-cadre formé de deux 
élém en ts coulissan ts a pp uyés sur un e p ile de bois 

1 1 ~ o - -.,,ulo-11 <" 1111"111 l .• or •·llt 1 I l (1. l" 11) 

. ~ --.............. -·-.----,.--, ~ ~..,.----....,._.,.~ -. ~-- -- -
• .. • 1 

et. d'autre pa rt. reliés à un mont ant droit du côté 
du toit de la couche. L'a rticulation est assurée par 
une pièce spécia le q ui p ermet de donne r au mon
ta nt toutes les incl inaison s voulues (fi g. 9). 

Dans le bassin d'Ai x- la-Chapelle. où l'emploi 
de T.I-I. est généralisé. on es time que. lorsque la 
section de la galerie a lle inl 12 m2• le type 29 kg 
par mè tre couran t d evient in téressant cl s i le ter
ra in est vraiment mauvais. on passe a u type 36 kg 
pa r mètre coura nt avec cintres espacés de 50 cm. 

On constate aussi que les cintres de forts cali 
bres sont fréquemment u t ilisés dans les galeries a u 
rocher en d irection ou en travers-bancs ct ont per
mis d'év iter les revêtements coüleux e n claveaux 
de bélon. 

Une application des cintres 29 cl 36 kg par mètre 
coura nt se rencon!Te assez souvent en A llemagne 
dan s le soutènemen t d es gra nds cnvoyagcs ct des 
bifurca tions. 

Pro/il - Placement - Glissement. 

E n A llemagne. comme dans beaucoup de char
bon nages belges. il es t rare que la surveilla nce systé
ma tique des écl isses soit organisée. E lle existe ce
pendant dans un certain nombre de cas où des 
repères sont régulièrement ma rqués sur les cintres 
cl reportés da ns un registre. C elte surveill ance sc 
li mite parfois à 50 m du front. 

O n reconnaît généra lement que cell e orga nisa
lion est judicieu se et ren table. ma is le manque d e 
personnel qua lifié et consciencieux. q ui sc fa it sen
tir partout. la rend souven t impossib le. 

Dans lous les charbonnages a llemands sur les
quels ont porté nos invcsl iga li ons. le gli ssement s~ 
fa it acier su r acier sans interpositi on d e ca les en 
bois. 

L e gl issemen t est certainement moins réguli er, 
ma is l'usage du bois crét• UJH' sujétion qui, a ux 
yeux d e beaucoup d 'exploilan ls. n'est pas compen 
sée par des avant ages importa nt s. 

Q u ' il s 'agisse du profil 2 1 l<g pa r mètre cou ra nt 
ou d es types forts. la dis ta nce le p lus souvent adop
tée en A llemagn e es t de 75 à 8o cm. avre a lternan
ce d'espaces de 1.20 m pou r le passage de la trém ie 
de ta ille; ra remen t. on descend à 50 cm. 

Le placeme n t sc fa it a ssez fréquemment à 6 
ou 8 rn en a rrière du front . 1(• soutèneme nt· p rovisoire 
é tan t réalisé a u pied de lai lle par des é lançon s 
droils coulissants. rvia is cdl c façon de procéder 
n 'es t pas a bso lumen t généra le . Là où la surveillance 
du se rrage es t o rganisée par exPmplc. on place les 
cin tres a u fur el à nwsun· de f"avanccme nl, voire 
parfo is e n avant du fron t. 

Impression généra le. 

L e so ulènemen l a rt iculé Psi enco re assrz ré pa ndu 
en A llem agne. mais il semb le qur Ir cin lrl' couli s
san! de différent s mod<-l(•s occupe• un <' p lacr d e 
p lus en plus im porl nnl c· . Il rs l surloul npprécié en 
mison d e sn fac ilit é d r p lnc<'men l ( il ne nécessit e 
pas d e> soul <"n<•nwnl provisoire'). cff' sa honn e s tabi
lit é dan~ les l('rra ins p l a s l i qur~ à pression s trre
guli i• r f'~ cl d e la ron sornmnlion d e hoi~ à ]Jru prrs 
null e> . 
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L e profil d'un poids métrique de l'o rdre de 2 1 

kg étai t géné ra lement utilisé, mais de puis quelques 
lemps. les cin tres de 26, 29 et 36 kg trouvent des 
applications de plus en plus fréquentes dès que la 
section des galeries dépasse 10 à 12 rn~. qu'il s'agisse 
d e forie pression résultant de l'approfondissement 
des exploi ta tions ou que l'on che rche à éviter le 
revêtement en claveaux dans les travaux a u rocher 
urgents ou d ans les envoyages ct bifurcat ions. 

La rés is tan ce du profi l lourd à la torsion résul
tant des efforts latéraux a, elle a ussi. été prise en 
con sidéra tion. 

Conclusion. 

Les cintres coulissants fabriqués a u moyen de 
barres d'acier demi-dur, dont le poids métrique est 
d e l'ordre de 2 1 kg. ont fait leur preuve et ont don
né des résul tats satisfa isants d ans tous les cas 
couran ts d e soutènement de voies. Ces résulta ts 
sont d 'autant me illeurs que des soins sont appor
tés dans la pose ct la surveillance du couli ssement. 

Malheureu sement. la main-d 'œuvre don t dispo · 
sent les charbonnages à l'heure actuelle est tellement 
variable et mouvante qu' il est ex trêmement d ifficile 
sinon impossible dans la majorité des cas de réaliser 
u n e organisation stable. 

Pour obvier à cette carence. beau coup d'exploi
tan ts désire nt renforcer la rés istance p ropre du sou
tèn ement. a fin d e pouvoir appliquer un serrage 
én ergique et recule r dans la mesure du possible le 
moment où le c intre d evra céd er sous l'action d e 
la poussée des terra ins. 

L es choses ne se passent pas autremen t dans le 
cas des cadres d e soutènemen t type Moll où les piles 
d e bois vont jusqu'à l'écrasemen t presque com
plet avant que les p ièces mé tall iques. rails ou profi
lés. sc rompent. 

Toutefois. cel le condition n 'est réa lisée qu'au prix 
d 'une dépense de bois fort importante. 

L e cintre coulissant à profi l renforcé répond à 
ce tte sujétion à moin dre frais. m a is si le mur de la 
galerie es t très tendre il est à conseiller de poser les 
cintres sur des semelles en bois dur. en b é ton ou 
en a ci er. 

Son emploi est apparu économique dans de nom
breux cas en Belgique. en A llemagne et en France. 

D 'autre pa rt. le renforcem ent du profil d es cintres 
coulissants est d evenu indi spensable là où. par suite 
de la profondeur d'exploita tion ou d e la n a ture 
fa illeuse des terrains. la poussée d épasse les normes 
ha b itu elles. 

E nfin . le cintre à profi l lourd. en fer à c heval 
ou en cercle complet . a été fréqu emment adopté e n 
li r u r i place d es revêteme nt s en clavea ux da ns le 
soutènement des galeries a u rocher. pour lesquelles 
un avancement· rapide est requ is. 

L'emploi. de cadres c irculaires 2 1 . 2~ ou 36 kg par 
mN re courant renforcés à la base à 1 a ide de deux 
profi ls travaill ant en parallèle ( fi g. 10) permet. 

Fi~:. 1 O. - Cadrr circulnirr renforcé il ln base. 

dans bien des cas. d e résoudre économiquemen t le 
problème que pose l'avancement rapide d'un tra
vail préparatoire. en assurant à celui-ci un soutè
nement su ff isamment rés istant. sans deYo ir recourir 
à l'emploi d e revêtement en claveaux dr béton tou
jours onéreux e l de pose len te. 

Fig. 1 1. - C intre en quntrc segments en 29 kg/mc. 

1 

- L -

L'object ion que l'on peu t fa ire au renforcement du 
calibre. indépendam men t du coût un peu plus 
élevé. réside dans le poids d es é léments constitutifs 
du cin tre. L a plupart des exploit an ts n 'y on t cepen 
dant pas attaché une très gra ndr importance et 
d 'autres ont estimé pouvoir résoudre la question 
en utili san t quaire scgmr nl s a u lieu dr trois (fig. t 1) 

L'expéri r n ce dira d a ns quels cas cl dans quelle 
mesure les cin tres renforcés sr ronl d'un emploi éco
n omique. 



LE PROBLEME DE LA MAIN-D'ŒUVRE DANS LES MINES 

La formation professionnelle 
et l'apprentissage du métier de mineur 

R. PETRE, 
Secrétaire général d e la Centrale des Francs Mineurs. 

SAMENV ATTING. 

D e au teur herinnert aan de overwegende ro l van cie factor « w e rkkracht » in de belgiscfw kolenmijnen en 
aan de economische en sociale gevolgen van lw t ge brek aan voldoend gescltOold personeel. 

Na de voornaamsle motieven te h ebbe n aangel1aald die d e aanwerv ing van e igen werhkracfllen rem 
m en , ste lt d e auteur een aantal midde le n voor om opnieuw een guns liger klimaa t voor de ko lenmijnen le 
scl1eppen . 

E erst e n v ooral client de organisalie van d e beroepsvorming e n cle ople iding lot fw t m ijn werkersvak 
con creet ter h and genomen , want de tot nu toe ge troffen maatregelen op dit gebied zijn bepaald onloerei
kend en ondoelmat ig. 

H e t ontwerp voor beroepsopleiding voorges teld door cle Fed eratie cler Be lgiscl~e K o le nmijnverenigin
gen, dat bestudeerd w erd door een commissie van de /-loge Raad van he t T eclmiscfl. Onclerwi js, is het v er
lrekpunt van een oplossing. Na e nkele suggesties slrekfw nde tot lwt verkrijgen v on een wezenlijke en doe l
tre ffende m ede w erk ing van de betrokken partijen veor h e t w e lslagen der mi.jnwerkersscholen , bes luit d e au
teur cla t deze aan te veel more le, sociale, econo misclte e n in een woord, m en selijfw nood wenclig fleclen beanl
w oorden opdat men hen n iel al de steun e n finanlie le offers zou verle nen elie lw n loekom en. 

T er d ocumentatie van de lezer zijn enkele onden·icl1 ting en en slatistieken betre/fende cl eze kwestie hij 
he l artike l gevoegcl. 

RESUME. 

L'auteur commen ce par rappeler le rô le d ominant elu facteur travai.l dans les exploita tions c fwrbonniè
res belges et les conséquences économiques et sociales cie l'insuffisance cl une m ain-d 'œuv re clûmenl q ualifiée. 
C'est une des raisons no tamment pour laquelle le problèm e des cadres e t le cl10ix des agents d e la surveil
lance se comp liquent d e plus en plus, q ue ce soit du point de vue quanlitu tif ou q ualitatif. 

Après avoir énuméré les principuux motifs c[u.i influen cent défa vorablement le recru tem ent d es travail
leurs de notre puys pour les lruvuux elu {oncl . l'auteur su ggère diverses mesures afin cie recréer u n coumnt 
/avoruble vers les exoloilu tions houillères. 

E t cl 'ctbord, ce q tL'il convie nt d e réuliser con crète m ent e t tout de suite, c 'es t l'orgunisct!ion cle la forma 
tion professionnelle et de l'apprenliswge d u m étier d e mineur car, d e Ioule éviclence, v u sur le plan général, 
les mesures prises à ce jour :;ont m anifes tem ent in sttf/isanles et ine fficaces. 

Le proje t de fo t·mation professionne lle proposé par la F édération d es Associolions C TICirbonnièt·es de 
Belgique, qui vient d'être étu dié el mis ou point par une sous-commission d u Consei l S upérieur· de l'En
seignement Technique, est le p oin t cie cl é part d 'un e solution . 

Apt·ès quelques suggestions tendant à o hte n it· une collaborat ion réelle e l efficace des pa rties in téressées 
au succès de l'école des mineurs, l'auteur con clut q ue celle-ci réponcl trop à des nécessités momles socia
les, économic[lœs, el pour toul d ire f1um aines , q ue pour ne pas lui consent ir L'aide el les sacrif ices fin~nciers 
qu'elle m érite. 

Pour documenter le lecteur. il c>sl annexé à l'al'liclc> que lques instructions et sta tistiques se rapportan t au 
problème en cause. 

AVAN T -PROPOS. 

C et!(' nole. écri te sans aw·un<• prél('nfion. n'a 
d 'aulrf' but quc> d 'a pporter une· a idP modPsiP e·l de 
honn<' volonté a ux hommes r('~pon sabiPs de· l'avPn ir 
df' l'industrie• de's mine·s de no ire· pay.; C'l co re· spon 
sahle·s d u <; Or! futur de· la profP~sion rte· minPur. 

L e plan suivi comprend une in trodu ction qu i 
précède trois chapit res cl les conclusions 

Dans l' int roduct ion. nous s ituons l 'a~pl eur du 
problème que pose la désn fre·c tion q ui se man ifeste 
pour lf's travaux du fond dC' la mine. 

Nou~ jetons d a ns un prem ier chapit re' un ra pide 
coup d œ il sur ce qui C'x is le acluellcmrnl en m a t·ière 

-· 

---
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de forma tion profess ionnelle dans les mines. Dans 
le second chapi tre. nou s examinons brièvement un 
projet o ffici el de formation professionn elle auquel 
d'a ille urs nous emprun tons l'essent iel de nos infor
ma tions. Le tro isième chapitre nous p ermet de. fa ire 
que lq ues rema rq ues et d avancer 1 u n; ou .1 a~tre 
considéra tion pour hâ ter les moyens d organ1sa l!on 
de l'appre nti ssage du métier d e min eur. 

D a n s les conclusions. n ous n ous permet tons 
d'a jouter certa ins argum ents en faveur de l'école 
d es mineurs. 

Nous avons d'au tre part. el en vu e de renseign er 
le plus possibl e le lecteur, joint à notre exposé 
quelques no tes a nnexes : 

A nnexe n° 1 : Programme d'in itiat ion des ou-
. b 1 1 la première fois à la vriers s em a ue 1an · pou r 

mine. 
Ann exe n° 2 : R épartition par âge d es lravail 

lcurs employés d ans les charbonnages au 3.1 
décembre 1952. 

Annexe n° 3 : T exte d es résolu tions. se rappor
tant à la proted ion des jeu n es travailleurs. 
adoptées p a r la 35c Session de la Conféren ce 
intern a t iona le du T ravai l (B.I.T. 1952 - Com
mi ss ion d e l'industrie charbonni ère). 

NOTE SUR L'APPRENTISSAGE 
DU METIER DE MINEUR 

ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
DANS LES MINES. 

Introduction. 

Lorsqu'on se penche sur le problème charbonnier 
c l toul particulièremen t sur les divers éléments qui 
in fl uen cen t la produdion charbonnière. on cons
laie tou l d e suite la grande importance du fact eu r 
trava il dans l'abattage et l'extraclion du charbon. 

Malgré les progrès d e la technique m inière. le 
prix de revie nt de la tonne de c harbon .sub~t· l'in
fluence dom in a nte d u coût · de la ma m-d œuvre 
(en tre 56 cl 6o % en moyen ne). cc qui esl bien la 
preuve que l' industrie d u charbon d épen d en p re
mier lieu de la qualit·é et de la quantité du personn el 
qu 'elle em ploie. 

Au 3 1 d écembre 1052 ( 1). il y avait 159.549 
ouvriers in scrits da ns les m ines belges. la produc
t ion pendant la même a nnée sc s ituan t aux environs 
d e 30 mi llions de lonnes. 

Or. a près avoir constaté l' importànce d e la main
d'œuvre da ns l' industrie charbonnièrf'. on est· frappé. 
à la lecture d es chiffres. par la diminution constante 
du nombre d e travaill eurs bel,:tcs qui pratiquent le 
métier d e mineur. Ce fa it est plus marquant en core 
quand on a sou s les yeux les statistiques d es ouvriers 
étrangers travaillant dans nos mines. 

V oici commen t s'exprime CC'I tf' sit ua tion 
(sourcf' Fédéchar) 

O uvriers d u fond . 

Belges 
56.869 
54-567 

Et.rangers 
8.963 
64. 104 

56.2 12 
55.889 
51.963 

72.252 
52.788 
67.61 5 

Ceci veut d ire qu'il y a actuellemen t da ns n otr<! 
pays 4 3 % d e m ineurs belges et 57 % de m ineurs 
d e nationalité étran gère. 

!VIais ce q u i est plus grave encore. c'est qu 'après 
avoir constaté no tre état de minorité du point d e 
vue de la q u a nt·ité. il semble bi en que n ous le som
mes a ussi du poin t de v ue d e la qualité, d ans le sen s 
du facteur d irect de prod uction . 

O uvriers a b a tteurs (à veine) 

F in 1944 
1946 
1948 
1950 
1952 

B e lges E trangers 

1 0.020 1 .885 
10.538 13.448 
9· 1 70 16-432 
8.390 14.341 
6.758 t 7-789 

Ces chifrres signifient que la produ ction natio
nale en combustibles solides dépend d'une main
d'œuvre spécialisée qui est composée de 27 % d e 
travailleurs b elges et d e 73 % d e travai lleurs é tran
gers. 

Voilà les faits. Ils sont assez significat ifs que 
pour ne pas s'y at tarder davant age. 

L a crise de main-d'œuvre na ti on a le dans nos 
mines. a lo rs que nous comptons d es mill iers de chô
meurs complets. est un trop grave problème que pou r 
ne pas en rechercher les causes et les rem èdes. 

C'était déjà vrai h ier: ce doit l'être dava ntage 
aujourd'hui. si nous voulons que notre pays et n os 
charbonnages p rennent leur place et défenden t leurs 
droits dans la Communauté Européenne du C har
bon et de l'Acier qui s'édifie. 

En poussant nos recherches pour mieu x assurer 
la défense de nos in térêl"s économiques et sociaux. 
il ne peut être question. du poin t de vue ouvrier 
notamment. de se limi te r à un national isme éi:Toi t. 
La désaffecl ion ct- l'instabilité des travai lleurs à 
l'endroit d es charb onnages de n otre pays sont 
d'ordre général: ceci es t témoigné par nos com
patriotes sans dou te - nou s venons de le vo ir -
ma is c'est aussi le cas pour les travailleurs immigrés 
comme on va le constater. P endan t l'année 1952. le 
mouvement des effecti fs ren seigne que 51.889 étran
gers. don t 1 1 .300 venu s di rectement d 'I talie. sont 
entrés dans les m ines a lors que 5 1.928 en sont 
sortis. Ceci indique suffisammP.nt l e niveau de sta 
bilit·é d es contingents de travailleurs ét-rangers ayan t 
pris la qualité d'ouvrier mineur. 

Le problème devant lequel on sc trouve est donc 
b ien général. C'est à ce stad e qu'il faut analyser 
les causes et appliquer les remèdes. 

L es causes de celte s ituation sont· nombreuses et 
suffisamment connues de tous les inil'iés au pro
blème d e la main-d'œuvre mini&re. Sans vouloir 
les analyser ici . nou s croyons qu' il n'est pas in u tile 
d e rappeler. n e fut-ce que pour mémoire, les motifs 
prin cipaux d'alt-ération qui influencen t le recrute
mrnl d ans les charbonnages : 

1) L e discrédit q u i frappe le travail du mineu r; 
2) L e dés ir de la génération actuel le de p ratiquer 

un métier «proprf' ». une profess ion «de son lemps». 
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~vec u ne p référence marquée pour un emploi ou 
1 on fa it davantage a ppel à !" in telli gence. a u savoir. 

3) Le cl ima t p sych ologique dé favora b le qui règne 
en général dans les m ines et qui est d û en part ie 
à l'instabilité d u personn el. au ma nque d 'esprit 
d 'équipe d a ns le tra va il de production. à l'insu ffi 
sance d'agents de ma îtrises compé ten ts et de va
leur bie n p répa rés à leur rô le de « c he fs ) ( ch e fs
porions. porions, surveilla nts); 

4) Les caractères pa r ticu liers p én ibles et insa lu
bres du métier de m ineur, les ri sques. les da n gers, 
les catas trophes ; 

5) L e peu de d iffé re nce qui exis te entre les avan
tages du travailleu r du fond comparés avec ceu x des 
ouvrie rs d 'autres profess ions ; 

6) D ans les bassins du sud (3/ 5 de la produc 
tion) le piteux é ta t des ins ta lla tions superficielles. 
des exploHa tions, des habil'a l"ions ouvrières. 

C es d ivers motifs pose n t des prob lèmes qui 
a p pellen t d es solution s parti cul ières qu 'il convie n t 
de forcer si l'on veu t vra imen t reméd ier à la s itua
tion q u e nou s conna issons. 

En résu mé. les causes pri nci pa les d e la désa ffec
tions vis-à-v is des m ines son t de d eux ord res : 
(dan s u n sen s la rge) mora l et ma té riel. 

L a crise de la ma in-d 'œuvre da n s les mines n'es t 
donc pas le fa it du hasa rd. E lle est Ta con séqu en ce 
logique de Ioule la pol it ique pra tiquée p a r les ins
tances responsa bles d e l' indus trie charbonniè re a u 
cours des !ren te d ernières a nnées. e t tout p a rticu 
li ère ment ju sq u 'à la guerre d e 1940. Et cette pol iti
qu e p oursu ivra ses ravages aussi lon gtemps que 
l es trava ille urs rencon treron t moi ns d e considé ra
tion. moins d'égards. moin s d e b ien-êlre d a ns les 
ch arbon nages que da ns n'importe q uelle us ine ou 
ma n u facture . 

Q u a n t a ux remèd es à ce lle s itua tion. ils doive n t 
eux aussi être d e d eu x ordres : 

JI faut fa ire en so rle que l'exercice du mé tier de 
mineur ne soit pas en opposition avec le respec t de 
la d ignité huma ine d u travailleu r qui l'exerce et 
I'épan ou issemC'nt de ses q ua lHés inte llectuelles. 
mora les. socia les et· profess ionn elles. 

11 est ind isppnsablc d 'amélio rer da va n tage les 
con dition s et· l'o rgan isa tion d u trava il dans le s mines 
e t d e d onnC'r à lou s les m ineu rs u n sl·a fut q ui doit 
ê lrc pri vilégié par rapport à celu i d es ouvriers d'a u 
~rcs profession s. Soulignons C' ncorC' qu ' if fa ut a b so
Jum!'nl· pouss<' r d ava n lacr<' ln m~ca n i sa l i on d <'s chan
ti rrs d'<'xplo ilat ion dC' IC'If <' ma ni r re q ue. par une 
,IC'ch niquc> nouvC'II<'. le· ~ C' fro rl s ('( l a pe ine' ph ys ique 
du rn in('u r a u travail d iminuf' n l pro!!rC'ss ivemenl. Il ~' 
a~ra il beaucoup à (•rrirc.> su r CC'~ d iffé re n ts ch a pit res. 
l'\ous dC'vons ici nous borner à C'xposC'r une d es ré for
mes fondamc·nla fC's qui pourra. a pri-s que lques a n nées 
d'expérience. nider cons i d~rahl (' nwnl à la solu tion 
du prohf ,·m<· d<· la mnin -d 'œuvrf'. Celle r~ forme. 
c '<·s i l'organisation de· ln formation pro fPssionn eiJr 
dan s lf's minC'~ qui. jusqu 'à pn;sPnl . n 'C'x iste pas 
<· nro rr- pn Tkl giqur-. 

1. - La situation actuelle. 

1 .tppn·nli"ncr•· rl11 mi'lit•r rf,. mi 111•11 r n ·,·~ l 
nrt!rtni..:f~ (L·tll"" notH· ptt \' ... (t 'f i ..;iani fj, . qu' un 

pas 
Ira -

vailleur pre nant pour la première fo is le ch emin 
de la fosse. quel que soit son âge. est mis a u travail 
sa ns aucune trans ition et san s prépa ra tion rée lle . 

L ivré à lui-même. le n ouvea u ven u ne p eut 
compter éventuellement que sur fe concou rs b én évole 
d e compagnon s de trava il et son esprit d 'in ilia livc. 
Il réussit s'i l a « ça dans le sa ng) . Ma is e n général 
il n e peut espérer l'a ide d'insti lulions, de services ou 
de responsables à même de l'orie nter. d e le guider. 
de le pré parer. de le surveille r, de l'a ider à prat iquer 
avec intelligen ce et méthode l'un ou l'a ut re des nom
b re ux m ét iers qui s'exercent da ns l'industrie d es 
mines. 

Il conv ien t tou tefois de faire remarquer que quel
q u es entreprises cha rb on nières organisent des cours 
t héoriques à l'usage des ouvriers dés iran t se per 
fection ne r e t qu 'elles faci li ten t l'apprentissage en 
e nvoya n t les n ouveaux venu s d a n s des cha nti ers 
écoles. L e temps con$acré à cet appren tissage. les 
méthodes pra tiq u ées. diffèren t d 'une socié té à l'a utre 
e t n e peu vent être d éte rminés toujou rs avec exact i
tude. On voit donc qu 'il est impossib le da ns ces 
con ditions de pa rler d e forma tion profession ne lle ct 
d'appre ntissage organ isé. 

S e lon des ren seignemen ts commun iqués récem
me nt. il Y a u ra it 15 écoles de forma tion profess ion
nelle des mineurs. créées à l'in te rve ntion des en tre
p rises c h a rbonnières. cependa n t qu'i l exis te 2.<! 
écoles industrielles lib res ou off icielles disséminées 
dans le pays ct où il ex is terait une section d 'exploila
t ion d es mines. 

L es cours sont donn és en dehors d es heures de tra 
vai l et. en généra l ils n e donnent pas d ro it à rému
n éra t io n . 

R éparl ilio n pa r bassin des écoles purl iculières des cfmrbonnoge• 

Borinngc C nm p inc C entre Clmrlcro i L iège Belgique 

3 5 2 2 3 15 

Ecoles lcclmiques o{{icielles ou libre' où existe tme 1- M · src con « mes.-

BorinnJ:e Campine Ccnlrc C harleroi Liège Belgique 

7 3 2 10 24 + 1 dans les F lnndres 

A pa rt deux ou tro is exce pt ions le , 1 l 
. ff· . Il J b · s eco es tee 1 -n1ques. o 1c1e es el i res el les e' J • 

'

.. d h J • co es pa rfl cu -
H' res es c a r Jonnagcs se li mit ent à J' · 
h , · 1 . . C'nse1gncment 

1 con que . . _es rna h erC's en sei[lnées cl 1 d , d 
. . b i a uree cs cours son t Ires van a es. 

Le but fina l généra leme nt poursuivi p ar , l 
1 f . d c ces eco es 

es t a o rrna f1on es agents d e surveill T . 
·f· d ·J· , a nce. -es t1trP.s 

et cerl1 1ca ts e 1vres sont t-rès d irfe'rC' t . ·J . n s . 1 s se ra p -
porlC'n l a u mm age (boutefeu ) . à I'e 1 .1 1. . 

. • • • J ( Il xp 01 a 10n m l-
n iC'r<' <"n gen era survc> i a n t-boul·e feu 'd . l . ) . l . a1 e-n IVC' cur 
porron el a que ques spécial it és. ' 

O n conslalC'1a à la IPctu re des ron s . . . '·J I l ' <>1gne men ls qUJ 
SUIVP n t q u 1 sem Je b ie n q u e l'a pprn l ' • , 

'
. · d . . c ' n 1ssage ~tcne-

ra ISC' C's rne ll <"rs pra t iqués d nn s l<' s 1. 
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surf' . CJtlP e rPcrul f•mpn f· l'arru C' ·1J 1 f · 

· c l ' a rn1 sC' en 
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conlacl sont 1 iv rés aux caprices du hasard. ce qu i 
en gendre la s tagna tion de la va leu r professi onnelle. 

U ne a u tre con séquence de celte situation est la 
bai sse de fa qua lifica tion el d e l'autorité profession 
nelles. I f ne fa ut pas voir ailleurs la ra ison d e b 
d échéance d es cadres. On sail combien il est diffi
cile a u jourd 'hui d 'assurer le rccrulern cn t de chefs 
ca pa b les d'exercer une vérita ble a utorité c t d e créer 
un clima t favora ble dans les chan ti ers d'cxploit"al ion. 
Ccci es t d û a u fa it q ue. les bon s ouvriers devenant 
rares. le champ dP recrute men t d es cadres de su r
ve ill a nce se rétrécit de plus en plus c t les directions 
sont accu lées à devoir confi er des responsabilités à 
d es hommes q u i b ien souvent. n on seuleme nt igno
re n t cc q u' il fau t acquérir en q u a lités et en savoir 
pour êt re che f C'l a n imer u ne éq u ipe. mais ne possé
dant q ue des conna issa nces insu ff isa n tes d es mét ho
des rnl ionne llcs de trava il cl d es d ivers <d rues» elu 
mét ie r. H élas. il ne peu l en ê tre a u tremen t da ns les 
circons tances act ue ll es. Le nombre total d'élèves 
in scrits e n 195 1 da ns les écoles pour les mi neurs 
était d e 2.823. don t 1.299 dan s IC's écoles de cha rbon
nages c l 1 .52.4 dans IC's écoles techniques. 

C e chiffre re présen te 4.8 % des ouvrie rs ages 
de moins de 30 ans occu pés da n s les mines et 1.7 % 
d e tout fe personnel. 

R éparJition aénéo rol(' d C!s rro lJoillt!urs de moius J(! JO (HIS ocarpés 

dnns Tes rnirws (nu 3 1- 12-1952) 

G roupe F ond 

de 14 il 2 1 nns 7.0 16 

de 1 <1 il 30 ans •18.865 

Surf nee 

2.265 

9 .ï6ï 

T otal 

9.281 

58.632 

Il conv ie nt d e not er que des ouvriers suivent en 
même lemps les cours du charbonnage et· ceux d<' 
l'école !C'chn iquc li bre ou ofric ie lf e. D'aul·rc part. 
cert·ai ns ouvriers d<' plus d e 30 ans su ivent encore 
·les cours de porion. 

La conclusion q u i sc dégage de ccl te s itu ai ion 
ra pid emen t exposée est q u' il fa ut hâler fout d 'abord 
la mise en place des moyens nécessaires pour assu 
rer e l général iser la format ion profession nelle d a ns 
les m ines. Il y a là u n impéra t if qu 'exige la situa ti on 
d e nos charbonnages. q u e l'on se p lace du point d C' 
vu e économique' . social ou humai n. 

D isons tou t d C' su ilc qu' il fau d ra d u lem ps pour 
cons ta te r les résult ats d e celf"e ré forme. N ous nou~ 
trou von s d eva n t une œuvre d e lon gue hale ine. ma is 
on ne peut douter d es d fcts hC'u rC'ux d 'une réalisa 
lion d a ns le doma ine de la fo rma t-i on profess ion
n elle ; à cet écra rd, le prograrn~1e exam iné en 19 '):::! 
par le Con seil S upériC'ur de 1 E nseignement T ech · 
n iq ue pe rme t les plus grands C'spoirs à condi t ion 
q u 'i l soit bien tô t m is en pratique . 

il. - Le programme 
de formation professionnelle . 

C'psl a u sPin de la SC'cl ion « Enseignemen t lC'ch
niquC' . profess ionne l et artisan al pour jC'unes ge ns '> 

du Consei l Supérieur d e l'Enseignement T ech nique 
qu'a é té examiné u n programme de formation pro
fessionnelle du p ersonnel d e l'indust rie cha rbon 
nière. L e p rojet qui a é té a pprouvé est d e la com 
péte nce du D épa rtemen t de f'ln slruct ion Publ ique. 

Les travau x d e la C omm ission. à laquelle pa r ti
cipa ient des pat rons cha rbonniers. des dé légu és syn
di caux. des fonction na ires des D é partements in té
ressés el des tech n ic iens. sont b asés sur un ra pport
éma nan t de la F édérat ion des A ssociations Char
bon ni ères d e B elgique: il s on t été terminés fin 1952.. 

On trou vera ci-après u n a perçu d es conclusion s 
déposées q u a n t a u x pr incipes el à l'organi sa tion 
gén érale de la fo rmat ion du personnel. 

t) les p rincipes. 

La Commissio n s'es t ra ll iée sa ns réserves a ux 
pri ncipes ci-a près : c: R a mener les jeunes gen s à la 
mine. reconst itue r une é lite d 'ounicrs ca pable d'en
cad rer !oule fa main-d 'œuvre ét ra ngère que les 
mines seron t t·oujours obligées' d' a dme ttre. 

E n fai t. tou t le problème réside d a ns ceci : reva
lo riser le trava il de la mine. rend re au m ineur 
confiance e t fie rté d a n s son méti er. le s itu er à la 
p remiè re place da n s l'écon omie nat iona le cl montre r 
que. sans q u ille r la m ine. en suivant la « Carrière » 
par le cadre, il est perm is d'accéder à des si tua
fi ons enviables. gravir soi-même, u niquemen t par la 
volonté. tou s les échelons qui ra pproche ron t de plus 
en plus les deu x p iliers de l'industrie c ha rbonn ière . 
l'in génieur u niversita ire ct ses a u xili a ires n a turels. 
l' ingén ieur techn icien el les chefs-porions. 

Chacu n rem is à sa vra ie place. c hacun reprc · 
nan t la fonction q u i lu i fut réservée de par ses 
préféren ces e t le chemin qu'il s'éta it tracé et qu'i l a 
suivi. n'au ra a ucune d ési llusion sur la carriè re su i
vie et a lo rs les jeunes gen s n 'auront plu s peu r d 'y 
entre r ct les facu ltés des m ines se rempliront de 
vra is m ineurs c l les min es verron t se peupler leurs 
services de celle vra ie ma in -d'œu vre indigèn e qui 
fut toujours enviée par les aut res pays. 

P ou r atte indre fe but fina l exposé. il faut qu e le 
jeune homm e q ui essaie d e trouver sa v oie en se 
décida n t pour une carri ère puisse con n a ître. d ès 
fe dé pa rt". les poss ib ili tés qu'elfe lu i réserve a u point 
de vue ma té riel. spiri tuel. socia l. fa m il ial même. 
et celles-ci élan! parfa itement con nues. IC's moyens 
mis à sa d isposition pour y parven ir. 

Les principes ne doivent pas se chercher n i sc 
trouver clans les d éta il s d'appl !calion qui peuvent 
va rie r. mais bien dans une lignf' de condui te corn · 
mune ct dans la recherche d e b uts commun s ». 

2) L 'organisation généro le cle la forma tion profes
sion nelle. 

L a progr('ss ion de l'enseignement. tant théorique 
qu<' prnl ique. SC' p résrnterai t se lon le· sch~ma sui· 
\ëln l : 
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De 14 à 16 ans Ecole d'apprentissage L'enseignement sc fait à ln surface 
(durée : 2 ans) 

Cours pmtiqucs 

théoriques 

ct S ports 

De 16 à 17 a ns Classe de pcrfcclionncmcnl O ccupations pmtiqucG uu fond c t 
(durée : 1 nn ) enseignement d 'école 

Cours pm liqucs 

tlu!oriqucs 

ct Sporls-natntion 

(Diplôme d 'apprenti) 

D e 17 à 18 ans Ecole des mineurs du 1 cr degré Occupa tions prnliqucs nu fond cl 
(durée : 2 ans ) cnsciQncmcnl d'école 

Cours prntiqucs 

théoriques 

cl Sports-nato lion 

(Diplôme du 1er degré) 

De 20 à 30 ans Ecole des mineurs d u degré moyen O ccupa lions pm liqucs au fond cl 

(durée : 3 ans) enseignement d'école 

Cours pratiques 

théoriques 
donnan t les connnissnnccs pour exercer une fonc-

ti on dons ln survc illnncc des trnvnu:c nu fond cl 

à la su rf nec . 

(Diplôme du degré moyen c t cert ifient de l'Adm inistration 

des l'VIi nes) . 

Ecole des mineurs du degré supérieur 

(durée : 2 ons) 

(Diplôme de chef-porion d'cxploilntion, chef-porion 

é lectricien. cand idat géomètrr de mines, certifié par 

ln Direction G énérale des l'VI i nes) 

L'enseignemen t prévu doi t permettre d e g ravir 
lous les échelons de la hiéra rchi e profession ne lle 
jusqu'au grade de conducteur des travaux. Il serai: 
même possible d'accéder à la s ilua lion d 'in gén ie ur 
technicien des industries minières. 

Les programmes d es cou rs d a n s les diffé ren t e~ 
sections sera iC'n t établis en fonct ion d es ma ti ères à 
enseigner. 

A. - For·mation cles apprentis . 

P endant les de ux premières a nnée d 'apprenl'issagr:: 
( de 14 à 16 a n s). les a pprc>ntis ouvri c>rs mineurs n 'cf. 
fecluera icnl plus le ur t ra va il au fond. l'apprentis
sage devant S<' fa ir!' cssenl iell <'men l à la surface. 
Tout efoi s. l<'s apprentis prendra ient cont act a vec 
le fond d e la min!'. non pour y travailler mais par 
d i'S v is il <'s j:1uid<'<'s. 

L es cours pourra ien t êlrc donnés dans des dé pen 
dances des charbonnaql's aména~PPs en écoles ou 
da ns des PlablissPmPnls scola ir<'s indé pPndanl s. 

B. - C' fo ssl' de per[l'clion nem enl. 

De. 10 à 1 ï ~ns. l'apprPnl i poursuivra i! so n np
pn•n lr .;qq:(c• pral rq u~> illt fon cl . JI conl inu t• ra il il par 
lil'ipc'r à un l'flSI'il!n(' n~''"l lfH;oriqw· q ui sf•rn il don 
ne'· il la ' "rf;11 ,. r·l cf urw dUf·p,. d,. () IH"un·s pa r 
' l' tnaÎfll'. 

A la fin de la classe de perfection nement. le cer
ti fi ca t d 'apprenti sera it accordé. Cc cert ificat su ffi
rail' pour obte nir la qua lité d 'ouvrie r mineu r. 

C. - Ecole d es mineurs dlt premier clegré. 

Sera ient admis à l'école des mineurs du premie r 
d egré : 

1) les jeunes travailleurs de 17 a ns, ayant tra
va illé a u moin s. un a n a u fond el qui son t porteurs 
d u certificat d a pprentissage ; 

2) _ceux qui; n~ possé~an l pas 1~ certifica t d 'ap
p re ntissage. reu ss issent 1 exa me n d e ntrée. 

L 'élève travaillerait au fond d'u ne façon n orm J 
~?u~ _la dir~ctio~ de mon it eurs ou d 'ouvri <'rs qu: l~~ 
fres. d sera tt m1s progressivement a u coura n t des 
d iffércn t·s travaux du fond . 

L'ense i g~em ent théorique sera il poursu ivi à ra i
son d e 10 a 12 h. pa r semaine. L 'école des m ine 
d 

. d , d urs 
u premre r egre oit p erm ettre la formati on d u 

personne l des cadres d e su rveilla nce d <' l'i ndustrie 
c ha rbonnièrl". 

L'examen d e sor! ie comporl Na il d<'u x part iPs : 
pral ique et théorique. 

S 'il ne réuss it que l'examen J) ra t '1quo J' · 
1 b d

. ' . ouvner 
r<'CC'v ra it e rePel ouvrier qua lifié; s' il réu ssit l e~ 
d Pux épre uves. il recev ra it fp cl'rti[iccrl cl' · 

1.1 .. , , . J· , f'J , OUVrtPr 
qua 1 re. ega 1 s~ ~ar n genicur Pn C hef de f' A r-
rondissem!'rlt mrn1er. 

.·-
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O. - Ecole des mineurs elu degré moyen . 

Pour fréquen ter le d egré moyen . l'ouvrier mineur 
devra it ê tre âgé de 20 a n s a u moins. avoir qua tre 
a nnées d'occu pation contin ue au fond. avoir le cer 
tificat d e l'école du premier d egré ou réussir un exa
men d'entrée. 

Les cours sera ient échelonnés sur une durée de 
trois a ns. à raison de 9 heures pa r sema ine et 324 
heures p a r an. 

Le programme d e l'en se ignement comporterait 
l'approfondissement des matières e nseignées pré
céde mment ct d'autres cours de spécialisation . à 
savoir : cxploilation des min es. mécanique. élec
tricité. 

Le but du degré moyen est· de form er : 
1) des porions de chantier 
2) d es porion s a justeurs mécaniciens 
3) des porions électricie ns 
4) d es niveleurs mesureurs. 

Tout e n suivant les cours. le candidat pori.on con 
tinuern il son travail d 'ouvrier quali fi é en s initia n t 
progressivemen t . du point de vue pra tique, a~x 
travaux les plus qua lifiés condui sant à la surver l
la n ce. Le diplôme de porion sera it remis aux élèves 
ayant sa ti sfa it à l'exame n à la fin d es études du 
d egré moyen. 

E. - Ecole d es mineurs du degré supérieur. 

Les ouvriers sera ient admi s à l'école du degr<
supérieur aux conditions suiva n tes : 

1) Avoir 25 ans a u moins ; 

2 ) Prouver une présence de cinq années d e tra 
vai l au fond : 

-) Et re porteur du certificat du degré moyen ou 
.) d' ' réussir un examen entree. 
Les cours seraient donnés à ra ison de 9 heures 

par semaine; ils seraient d iffére.nls selon qu 'il 
!.."agit du grade de c hef porion d explo ita tion, d e 
ch ef-porion mécan icien-élect ricien ou de candidat 

géomèt re des mines. . , . , . 
L'· ole d es mineurs du d egre supen eur dcl,v re
ï · ecprès deux a nnées. un diplôme de chef-porion 

dr~ r ' al ' t t 'on de chef-porion méca ni cien électr icien 
exp 0 1 a 1 • d . 

ou de candida t géomètre cs mmes. 

C d . lômc serait déli vré par un jury d'exam en 
e ' P J'Ad · · t t' d M · d ., . d quel mmr s ra ·1on es m es 01 

au se m u 
ê lre représentée. 

F. _ Ecole d 'in génieurs teclmicicn s des mines. 

·L t'on c re' ée a u sein du Cons<'il S upérieur de a sec 1 • • d 
I'E · cn t technique s est prononcee en cs n se1gnem 1. . l . . 

d l nou s r~prcnons cssen l1e c r-aprcs. 
te rmes on ~ , 

I ... mm e d'e nseign C'mcnt d e 1 école de• 
e pro,.ra J 1 1 J .. 

m i ~curs « p :> rmd de gravir t.oul es éd 1e oÏs 
1
, rerar-

c iJi nues jusques el y tm~n sf cs ~a res] c e a dur
vc' il lanc<'. c 'csl-à -d irc 

11
csb c 1<' s-ponons .. csd co1~. u ~ -

d l Vau x co a orateurs avertis e m gc-
lc urs cs rn · · 
ni r ur univers it a ire. 

JI ~C'mb l c• tou tefo is qu'une nouvelle s it uation puis· 
·c• .'0 L1v ri r da ns IC's min c·s pour lc·s éléments l <'~ 
~ ~ Il d' mieu x doués. Cell e s itua i ion es l ce e ingénieu r 
tC'c hn iciC'n des indusiTi<'~ m ini i'res » . 

c D ans l'ordre h iéra rchique. l'ingénieur tech ni
cien se place entre l'ingén ieu r universita ire. don t 
il do it sais ir les d irectives. et le cadre des conduc
teurs d es travaux, chefs-porions e t porions a u:\: · 
que ls il tra n smettra pour exécut ion ces directives 
et qu' il comma nd era d irectement. 

L'ingénieur technicien est don c avant tout l'agent 
d e lia ison et surtout l'agen t d 'exécution. 

L'e nseign ement devra donc le p ré parer tout sp é
cialement à ces tâches d'exécu tion . Sa forma tion 
sera b asée sur l'a spect physique d es choses e t leur 
uti lisa tion rationnelle d a n s l'industrie c harbonnière». 

« La Com mi ssion ne croi t p as d ép asser le cadre 
de sa mission en rappelant que l'apparente r igueur 
d es distinctions qui viennent d'être fa ites entre l e.s 
deux fom1a tions n 'est pas d e na ture à porter pré
judice à la possibilité. pour les é léments de valeur, 
d'accéder a u cours de leur carrière à des fonct ions 
supérieures. » 

Pour ê tre admis à l'Ecole d'Ingénie urs techni
ciens, les élèves d evra ient satisfaire à un examen 
d'en trée. Les porteurs d 'u n diplôme d 'huma nités 
seront dispensés d es épreuves lit léra ires. 

Le Con seil Supérieur a é mis le vœu que les con
d it ions d 'admission puissen t perme ttre aux porteurs 
d 'un diplôme de l'école d es mines du degré supérieur 
de se présent er norma leme nt à l'examen d'e ntrée 
de l'Ecole d es In génieurs T cchnicicns. 

Il va sans dire que seuls. les éléments bi en doués. 
s tudieux e t travailleurs pourront suivre l e cycle com
plet des études et accéder a u grade fina l de I'écol<' 
des mineu rs : le grade d ' in géni eur tech nicien . 

Sans se fa ire trop d'illus ions à cet égard et en 
considérant que cette carrière ne pourra ê tre em
brassée que p a r une élit e forcément restreinte. on 
ouv re n éanmoin s la voie a ux jeunes travailleurs qui 
ch oisiront la p rofess ion d es m ines. celte voie restant 
barrée jusqu 'à ce jour. 

III. - Considérations sur l'œuvre à accomplir. 

La formation profess ionnelle es l devenue un élé
me nt essentiel de toute la v ic économique. t'VIa is elle 
n 'es t pas que cela . E lle est a uss i - et nous pensons 
lout p a rticulièrement aux travailleurs d es mines -
un m oyen pour former el a méliorer l'homme en com
plétant l'œuvre d e l'enseignement primaire. La for
mation p rofessionnelle n e doit pas v iser seulement 
à fa ire du min eur un meilleur agent d e production ; 
selon nous. elle doit facilit er à ce dernie r l'ép a nouis
sement d e ses facultés d' inte ll igence et de cœur. 

E n conséquence. nous pensons que le p rojet 
auquel nous venons de nous référer s'est lrop limité. 
à l'aspect technique de la fo rma t ion professionnelle 
du travailleur des mines. li peul· néanmoins - et 
c'est notre souhait - serv ir d e b ase d e départ. 

Ce qu' il faut fa ire en effet. d a n s la situation a la r
mante où nou s nous trouvon s. c'rs t commencer Pl 
commencer toul de sui te. q uilt'r. à l'expérience. 
à corri ger. m odifier. améli orer l'orga nisa t ion . le s 
moyen s. les progra mmes <>l les mé thodes. que cc 
soit pour d <'s ra isons péd agogiques. sociologiques ou 
fi na nc iè res. Ma is. dan s <"el ord re d ' idées. on ne d oil 
pas se fa ire d 'illus ion s : l'école dC's mineurs, sur
tout a u départ. va imposer d es d ifficultés e t d es sacri-
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fi ees de temps et d 'argent. Elle va réclamer 
de ses promol·eurs b eau coup d e pe rsévérance e l 
de désintéressement. sans compter que les pre
miers résulta ts espérés ne pourront se fa ire sentir 
qu'à lon gue échéance. 

Ce n 'es t pas en une ou deux a nnées qu'on recréera 
l'espri t e t le climat propices à l'œ u vre à entrepre ndre 
et à mener à bonne fin. 

Mais nous sommes. q ua nt à nous. convaincus 
que c'est là le prix réclamé pour que nos fosses puis
sent disposer demain d'un p ersonnel de cadre à 
la ha u teur. d'un e ma in-d 'œuvre su ffi sante. stabl e et 
quali fiée et pour favoriser le relour de la ma in-d'œu 
v re na tiona le à un mé tier et à u ne profession q u 'on 
a ura entretemps assaini s e t reva lorisés pa r l'e mploi cl 
la mise en place des moyens d 'explo ita tion moderne. 

Quoique nous soyons forcés . du moin s e n pa rtie. 
à nous ma intenir sur le te rrain d es hypothèses . nou~ 
pouvons d 'ores et dé jà fa ire quelques sugges ti on s 
pour vaincre certa ins obs ta cles et favoriser l'organ i
sation de la form a tion profess ionnelle à laque lle 
nous nous sommes attach és. 

Sous réserve d'adaptation . on nous permettra les 
quelques rema rq u es ci-a près : 

t ) Pour des ra isons histo riques. psycho logique~ 
et socia les. que c hacun comprendra. la form a tion 
profess ionn elle des mine urs est vouée à l'échec s i 
elle a un caract ère « pa tronal ». 

C'est sur la base d 'un e colla bora tion étroite cnlre 
les représenta nt s des che fs d'en treprises. des o rga
nisations ouvrières e t de I'En sci(:!ncmcnl technique 
que l'école doit ê lre organisée. gérée e l cont rôlée 

Tous pensons. en conséquence. qu' il convien
d rai t de créer tout d e suite une commission 1-ripa rlil<' 
nationale pour la fo rmati on profess ionnelle dan s I P~ 
mines. E lle sera it composée d'un nombre égal d<· 
représent a nt s des patrons ch a rbonnie rs. d 'ouvri e r~ 
mineurs et· des e n seignements techniques officiel el 
libre. 

En même temps. e l dans choque bassin min ier. 
il serai t créé un comit é régional co mposé d e repré
sen tants pa l rons el ouvriers. 

L'Admin is lrnl ion des M ines sPrni l rPprésenl ée ~~ 
la Comm ission lripnrlil·e nnlionofP cl d ans les cinq 
com ités régionaux. 

La Comm iss ion nal ion a le f'l J,., comi té s rél[ ionaux 
nuraienl pour hut immédinl. res twcl ivP m<' n l a u s lnd e 
n a tional el réaional Pl da ns un d é lni rPial ivC' men l 
court. d(' dét<·rminer J,., hesoins Pl f' pmrlan·nlC'n l dPs 
CP ni Tf'S d t' f ormaf ion. d'é t udi1•r. pré r>an•r e l pr<•n 
drc tout es dispositions nécf'ssnirPs <' n \'UP de l'ap
plica tion d'un p roam mmp mél hodiqw• d<· form a tion 
profPssionnPIIP ou d'aoprPn l issni[P sur hasP d11 pro · 
jel dont quPslion i1U ch apilr<' rrécéclpnl. Onv<'nlnirt' 
de ce qui Px i ~ l< · - a clnplal ion ou <rc'o l ion dPs cf'n -
1 rPS de formai ion P'(écul ion pro(!n·"'i\'1' d<'s ins l nT-
lalion~ né((·--ain·, ét,,h fi , sl·nlf'nl d 'un ri·!.!IPmc>n l . 
elu proaramnw puhli cil é <·n fa\'f 'IIT d, · l'écolr· -
ori1•n lalion pro f<- ,,ionnl· lll· 1·lc <·le ). 

Enfin n <Hir ),. , m•>lif, incliqcu;, plu , ll •llll 1-1 pom 
mi1·11 ' .t<l<tpl c·r 1 .. fonn,d 'on prof•·--iotiiH' III · a u x nf. 
1 ,.,, ji(•, lot .tf1•, 1·! rf•(!iOIIitff ., '" l)aril!'· <foil I'X ÎS!I-r 
it tou -. 1,., t'•( J,f•lnll'< n ou .... po -. l ltlnn -. ' ' Il t on..:;(·qut·n 

1 1 f,. n d • tf tf r' · pn'. , , . lll t~l ion otn ri r· rc · qnf• L1 n ·prc'· 

sen tntion patrona le. non seulement à la Commission 
Admin islrntive d e chaque éco le. ma is nuss i au 
Com ité orguni sa le ur . 

2) U ne nette dis tinction doit ê tre fuite entre. d 'une: 
part la forma tion p rorcssionnelle qui doit s'appli
quer nux je unes travailleurs (de 14 à t8 a n s par 
exemple) e t d 'nuire part l' in itiation a u métier de 
mineu r don t do ivent bénéficie r les travaille urs a dul
tes. 

Pour les premiers. l'école doit être obli gatoi re c l 
a voir pour base de départ ce qu i est prévu nu pro
grummc. 

P endnnt les deux prem ières années d'a pprentis
snge (de 14 à t 6 a ns). nous est imons q u <· l'école 
des mine urs do it être de plPin exercice avec cours 
1 héoriques ct pral iques. 1ous c royons égnlcmcnt 
qu'i l y aurnit lieu d e prévoir que chaque élève russe 
obligatoireme nt pa r an a u moins quinze v isites des 
ch nn lic rs du fond sous la conduite des respon sab les 
de la rorma tion . 

Pour les au tres. le p rogramme d' initia tion nct uc l
le menl e n vigueur ( t ) q ui es l. disons- le• r n passant. 
no toirement insu frisant. devra ê tre revu c l a mé lioré. 

Les adultes de bonne condi!'ion physique n 'aynnt 
ja ma is t ravai llé da ns les exploitat ions souterra ines 
devra ient d'a bord recevoir une formntion accélé rée 
pendant au moins qunlrc sema ines d un s d es centre~ 
d'apprent issage. sous la conduHe ct la respon sabi
lit é d e moniteurs soigneuseme nt préparés. P endant 
6 moi s ct à ra ison de 8 he ures par sema ine. il s d e
vra ient pouvoir. par des cours théoriques c l pmli
ques donn és à la su rfnce. poursuivre cl achever 
leur initia tion c l. s'ils e n son t capublcs. se d iri ger 
à leur tour vers l'école profess ionnelle des min es. 

3) Les rcsponsublcs de la rorma ti on profcssion
n <> lle et les mo nit eurs d 'apprc·nl issag<' devra ie nt pos
séd er les a ptitudes requises . Ils sera ient· soumis à 
un cont rô le de personnes désignées à cell e rin. 

4) En p rincipe. le le mps passé à la formulion 
proressionnc llc ou à l'i n itia tion doit ê tre in légn: 
dans la journée de travail cl ré munéré à cc litre. 

A u départ surtout. cc st•ra il u n leurre que d'ex i
ger d e la part des nppren l is mineurs d es prestation s 
d'é tudes en sus d e leurs preslal ions habit ue lles d e 
lmvai l. 

L'apprenti ssage comme la régulo rité nu tra vai l 
d oiven t être encouragés ma té riell ement s i l'on veut 
ouvrir la voie à une main -d 'œuvre min iè-re be lge. 
ha u lc mcnl qua lifiée· <'1 sufrisanl <'. C'est pourquoi 
nous dé fPn dons la formu le d u présalnirc c·n faveur 
dc·s a ppren tis mine urs. CPu x-ci pnr <·xe rnpl!·. rour
raicnt lo uc her. la prl'm iè-n· a nnée' d'apprc nli ssag<'. 
70 % d u sa lai re du groupe de 14 a n s à la surface 
(70 '7o de 9 1. 10) Pl 90 % la second<· a nnée. 

s) Les écoles doivl'n l ê tre é tab li <'s dans le cadre 
dP la légis lat ion sur l'enseign f'ment technique. Elle~ 
devront êlrc agréées (lilwrl é de l'cnsPignemenl) et 
subsidiées par l'El oi. 

La Commission nal iono lc cl IPs Com ilés re pris 
nu 1) c i-dPssu s vl'i iiPronl à I' é tablissl'mPn l df's bud
gets 1'1 prPndron l IOU II'S dispos ition s Pn V U C' du rin a n 
r c·mc·n l dP l' éro l<' d 'n ppr<·n ti ssag<•. 

( 1 ) \ 'o ir n nnf'XI ' 1 

-
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Il es t à re ma rquer que l'interve ntion de l'Eta t. du 
point de vue de l'ense ignement t·echnique. se fait 
suivant qua ire m oda lités : tra itements payés aux 
professeurs. pen s ions. fra is de fonctionnement ct 
achat d e ma tériel. 

Il fa udra d onc prévoi r le coût des indemnités ct 
sala ires payés a ux apprent is pour le temps passé à 
l'a pprentissage, c t· en dé terminer le fi na n cemen t. U n 
exemple fera mieux sa isir n otre rema rque : 

Considérant qu'au t e r ja nvier 1953 il Y avait 
30 1 jeunes travailleurs de 14 à 15 a ns dans l'indus
trie d es mines, dont 137 a u fond e t 164 à la surface. 
(2). Si nou s acceptons un ins ta n t les hypothèses 
suivantes 
a) l'école d'apprentissage ( 1 • année) fonctionne en 

1953; 
b) 1 · · · le temps d l's cs apprenl is sont remuneres pour 

1 b d Ol d 91 10 F (sala ire cours sur a ase e 70 YO e . 
surface 14 a n s) ; 

c) l'école fonctionn e à ra ison de six jours par 
sema ine pe nda nt les trois trimestres scolaires. 
soit' théoriquement (39 fois 6 = 234 jours). 

Dans cc cas le budget annu el de 1953 p our 
l'e nsemble des écoles d es m in es (première nnnéc) 
s'é lève rait. pour rrais d e snlaires d es appren tis. à 

F 63.77 x (234 X 301) = 4-40 t.576.t 8 F. 
A celle somme doiven t s'njoul er les cha rges socinles 
ha bituelles. 

Les in sta nces responsables fixeront dans quelle 
mesu re les Pouvoirs Pub lics ct la profess ion auront 
à intervenir dan s le fin a n cement de ce budget . U n e 
solut·ion pourrnit êt re env isagée. son à l'in tervention 
du F ond s de Soutien des C hômeurs. soit sou s form e 
de contra t d'apprentissage. so it e nfin pa r l' inte rven 
tion clircclc de l'E tat ou d e In profess ion dan s le 
cad re du progrnmme d e rééquipeme nt de l'in dus trie 
cha rbonnière . 

6) On devra prévoir l'a ll ribution de récompen ses 
honoririques (d iplômes el méda illes) e t matérielles 
(primes d'encouragement) a u x apprentis et élèves 
qui sc d istinguent à la fin d e chaque période d e 

cours. 
On pourrait retenir la formule d es bourses de 

r1 ou de vacances. D iffé re n tes in itia tives d e-
voyabe , l . 
vraient ê tre prises pour rc_compenser e: mmcurs 
qui poursuiven t leu r rormal lon avec sucees et ceu x 
qui l'ont terminée. 

C q ui précède n 'épuise ni les rema rques. ni les 
e · 1 • t · t· es ni les sugocsl1on s sur es moyens a me -

err 1qu · " . d · 1 b 
tre en œ uvre pour doter dn o{"l' m us tn e c da r O l~ -
nièrc d'une organisa tion e apprentissage u mc-
. d m'rnc ur Tous les concours. ct nous les 

tr er e · J b li 
Omb reux seront es irnvenus. s seront 

croyons n · · · . l b l 
a uss i nécessa ires pour vam crc· es o stac es qui' 
l'école d c•s mineurs rencontrera sur sn route. 

'·I a usse clÏ10mm <.>s de bon -
ou s espérons qu d' · f'r' . z ·(· . . . 

1 l · da11 , les 1 ercnl s 111 1 1eux m lc resses a 11 
ne vo on e < - • b i · 

b i . ~ chnrbonn ier pour s a ll aqu l'r au pro enw 
pro cm, ' f . li 1 . . 
de la form ntion pro ess ronne e cl re f'Ver a 11~s r 

le pal rimoin<' rro ression~_el Pl ~ulturel d('s .'.T<I\'a ll · 
le11rs ries mi ii <'S cl de lmclusln r ch a rbonn rNe. 

Pour terminer ... 

L 'examen du problème d e la main -d'œuvre mi
nière nous permet· d e conclure en tenant compte des 
a rguments suiva n ts : 

- R éduire les efforts d'a dapta tion et d 'apprentis
sa ge du débutant a u trnvail avec l'espoir qu' il pro
duira plus vile est suiv re une politique d e facilité 
qui compromet l'avenir et du travailleur et de l'en 
treprise. 

-La situ a t ion particulière du giseme nt houiller 
b elge el surl·out le caractère irrégul ie r e t d iffici le d e 
ce dernier. exigent p lu s que partout a illeurs une 
ma in-d'œuvre ha bile e t hautement qualifiée. indis
.pensable pour nssurer une haute produc tivité et une 
re n tabilité suffisante des exploita tions cha rbonnières. 

- La prise de conscien ce qui s'est opérée dans 
le monde du tra va il ri sq ue. si l'on n égli ge les remè
des indispensables. de voir déserter d e p lus e n plus 
le métie r de mineur parce qu' il a ppa ra ît b ien sou
vent e n opposition avec les exigences jus tifiées de 
la dignité et du b ien -ê tre huma ins. 

- L'élévation du standing professionnel et soc ial 
de l'ouvrier mineur apparaît a insi comme une con 
dition n écessaire s i l'on veut garder intactes les 
possibil ités de notre indus trie d e b ase qui reste, 
quoi qu'e n el ise les pess im is tes. la source é nergétique 
la plus nécessaire e t la plus sùre de notre pays. 
Selon les dernières sta ti s tiques. 92 % d e l'énergie 
n a tionale son t fournis pa r le charbon et ses dérivés 
et 8 % par les huiles combustibles et l'Iw dro
électrici té. Ces chiffres permett ent d e se r~ndre 
compte de l'importa nce primordia le du charbon 
da n s l'activité industrielle e t économ ique d e la 
nation. non seu lement dans le présen t. mais dans 
l'avenir. 

- D'autre p a rt il ra ut bien con s idé rer q ue l'utili 
sution in telli gente et ra tionnelle de l'équipement 
moderne d es mines. qui est en voie d'exécution, va 
récla mer progressivemen t et de plu s en plus une 
ma in-d'œuvre plus spéciali sée. p lus « formée). 

- 11 est. d e p lu s, suffisamment démontré que 
l'a ugmentation d e la productivité. l'observation stric
te des règles de la sécurité e t de l'hygiène, le ch oix 
du personnel de surve illance. les bonnes relations 
professionn elles sont incompal'ibles avec l'absen ce 
de forma tion p roress ionnelle organi sée. 

- Enrin. il esl inuti le de parler de recrutem ent 
des jeunes mineurs a u ss i lon gtemps qu e le niveau 
intellectue l. p rorcssionncl et mora l du jeune tra 
vnilleur dt>s mines sera b loqué comm e c 'est actuel
lement le cas. 

- C'est pourquoi nous avons con scien ce que 
l'or j:!anisa tion d e l'apprentissage et de la formation 
profess ionnel le da ns I'induslri l' des mines est une 
condition s i1w qua non de la prospérité des entre
prises cha rbo nni è- rC's. du relèYcmc·n t cl dl' « l'lmma ni
sal ion » d u métiPr de mineur. 

- li corl\'icnt donc de meil rP en œ uvre les 
moy<•n s nécE>ssai res pour q ue l' a ppre ntissage du mé 
lin de mineur d evienne rapidc•mcnl une rénl ité da ns 
lou s les charhonnng<·s de nolrl' pays. 

R ené P être. 
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ANNEXE 1. 

Programme d'initiation 
des ouvriers s'embauchant pour la première fois à la mine. 

T ex te mis au point à la suite de la réunion tenue 
le 22 /éurier 1952, par la Commissi.on cl'exper/ s 
instituée à la dem ande de la Commission triparlite 
de la main-d 'œuvre étrangère. 

L ' in itiation comporte a u tota l un s t·age de 3 jours 
ou vrables à la surfa ce. suiv i immédia tement d 'u n 
s tage de 12 jours ouvra bles min im um da n s les Ira
va ux sou terra ins. 

Le premier jour passé à la surface n'es t pas 
rémunéré : c'est le jour de l'emba uc hage et de la 
v is ite médicale pour les tra va illeurs se prése nt·a nt 
individu ellement- pour la p remière fois à la mi ne: 
c 'es t le jour d 'arrivée d es trava illeurs é tra n gers 
venan t en convoi. Il es t consa cré à l'ins ta lla i ion d <' 
ces dern iers d a ns les hôtelleries ct évent ue lleme n t 
à l'examen médical. 

A u cours d es deux jours ouvra bles suiva nts. 
éqa lemen t passés à la surface. comme nce la périod e' 
d 'accoutumance des t rava illeurs à le ur n ouveau 
mé tier. 

C e tte première prise de con tact com porte no ta m
ment : 

a) les formal ités légales c l réglemen ta ire s ( ins
cription au bureau d es marqueu rs. dema nde d e 
liv ret. photogra p hies). L es ouvriers son t a id és pa r 
un inte rprè te; 

b) une visite guidée e t commentée. sous la d irec 
tion d 'un agent tech niq ue el d'un interprè te . d es 
ins tnlla tion s e t locaux in lér<'ssa nt le s ouv riers d u 
fon d : ba in s-douches. la mpister ie. in firm erie. ma r
q uage. guichet d <> p a ie. cage. Au cours d e cell e 
visite ou a près ce lle-c i. l'interprète donn e les r xpli 
cat·ions el in struc tions rela ti ves à l'lw gièn e. la sécu
rité indiv idue lle ( préca ul ions à pre ndre v is-à -vis des 
engin s de tra n sport en ta illes el C' n voi<'s : couloir~ 
oscilla nt s. cha în t>s à raclettes. locomot ives. berlin es. 
lra înaqe. etc . .. ) cl coiiC'clive (gri sou . la mpes. tran s
oort d <> l'out illa ge d nns les caqes. cons ignes pour 
ln tra n sla tion da ns les puits . int erdic tion d e fum er. 
d'ê tre porte ur d 'nllumelt es. briquet. <•tc): 

c) d es ex plical ion,; con cerna nt le s mod<>s d <' ca lcul 
<' t de pa ie me nt d es sa la irC's, la respon sa bil ité de cha 
c un v is-à -vis dP l'out ill a ge ind iv idue l e l d(• ma l
fa çon en cours d'c•x<'culion du trava il. l' équ ipeme nt 
vestime nt a ire indiv id u!'[ Pl notnmmc•n l l'importance 
du rô l<' p rotecteu r de la calolt e Pl d<'s bo ttin es : 

d ) d<'~ no tions su r la fa~·on cl'in lroduin· l<'s rfd n
mnl i on ~ ( voi<> hiharc lriq u<') : 

t•) un nppP[ à l'a~•id u i l f C'l il li < ournf!P da ns l'Px<' 
< ulion dP~ liu fw, quotid it•nn c•<: 

f) ft·,_ form a 1 i 1 ~- à fl ' ll1 p ( ir t' Il fil' dt· h fc·<Stlr<' Pl 
dt · rnalad it· d(' t lri>Jn<H!t· Pit 

!.! ) q w ·lq tH''- notion' c; lé- mt ·tJI,tin ·, ' ' " l'r·n lr<' lit·n 
r(, ., <Hrli l- fil -ian,oli -.ll ion cl.tn, f,., ptt il -

A l'occasion de cette première prise dp contad. 
les d eu x textes d e p remière ins truc tion . rédigés dans 
la la ng ue d e l'ouvrie r. son t remis a ux nouveaux 
ve nus comm e a ide -mémoire des ins tructions d on 
nées en la matière. 

* * * 
Le jour ouvrable su ivant commence l' initia tion 

réelle q ui ne pe ut se com prend re q u 'au fond où 
le trava illeur es t en contac t nvec lu réa lité de son 
métier. 

Les inst ruction s e t expl icat ions d onnées à la sur
face. p réalable ment à la d escente. ne se rven t qu 'à 
faci lite ~ à l'ouvrier la com préhe nsion d e cc q u ' il 
ve rra a u fo nd . 

Avant la d escente. les nouvea ux trava illeurs sont 
confié s à un ou vrier. s i possib le de même na tiona 
lit é ou a u moins com prena nt· leur la n gue . C e lui-ci 
les conduit a u cha n tier où il sera leu r com pagnon 
d e trava il p en d a n t les premiers jours d e stage au 
fond. - Cet agen t a pou r mi ss ion d e guid er les 
nouveaux. d e les in i tie r au tra vai l q u 'ils devront 
e ffectuer. de le u r appre ndre à tenir convenablcmf' n l 
leur place da ns l'éq ui pe. à êl"re de bons compa
<~nons d e 1 ra v a i 1. 
.. L ' inil'ia tion sc fa it d e ma ni ère progress ive selon 
un prog ra mme s 'échelonnant su r une période q ui 
ne pe u t être inférieure à 12 jou rs ouvrables. à 
compte r du pre mi er jour de la d escent e. 

C e progra mme peul va rier d 'u n dis trict mm1er 
à l' a utre . voi re même d'un c hnrbonnage à l'autre . 
selon lf's coul urnes e n usnge dan s cha cun d 'eux. 
ma is il s ' insp ire ra en lou t cas des tro is gra nds prin 
ci pes suiva nts. é ta nt en tendu q ue les a rriva nt s n e 
pa rliciperont pas. duran t les 6 prem iers jours, aux 
trava u x d a ns les ta illes. ma is q ue d ura n t les ô 
jours su iva nts. d es lâ ch es a uxil iaires pourront· leur 
ê lre confiées. même dan s les t·a illcs. 

1) Don ne r le goiH d e la mine a ux nouvenux t ra 
va illeu rs q u i v iennent à ell('. 

2) E v ite r IPs acciden ts. toujours à redou ter lors dt• 
la p rt>m ière pri se d P cont ac t avec IC's lm va ux d u 
fond. 

3) P rocéd e r à l'i ssu e' dC' la période d ' in it ia tion à 
u ne première sé lecl ion . b asée su r les re nseign e
men is recu<' il lis el so igne usemen t notés. par les 
mon it e urs. à p ropos des intéressés c l v isant 
n o la mmenl' le ur goût pour Ir tmvail sou terra in . 
!f'ur d<'gré d 'a pli ludp a ux trava ux min it> rs. leu rs 
qua lil ~s r i leurs dé fa ut s . 
LP~ di ri ge r subséquemmen l vers d 'a utres lm 
va ux co rresponda n t à leurs ca pa cités . 

A l' issue cl<' ce prf' mier s tage. les nouvPa ux lra 
va i ll f• ur~ a.s~ i s iNon l à u n rxposé d'ensemble ayant 
pour hu i. no l a m me nl . de• préciser le-s no l ions a c
qtti!'f' .S <' 1 df' pNmrll rf' nu x inl é rPssé d 'obtenir les 
e'( plica l ions dé.s iréPs. 

r 

-

........ . 
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ANNEXE II. 

Répartition par aAge des travailleurs employés dans les charbonnages belges au 31 décembre 1952. 

A ges 1 F ond 1 S urfa ce 1 T ota l Ages 1 F ond 1 Surface 1 T ota l 

137 t64 301 42 a ns 2.844 1.078 3 ·922 15 ans 
66o 2.705 J. t88 3 ·893 36 1 299 43 ans t6 ans 

2 .604 3·836 633 395 1.028 44 ans 1.2 32 17 a ns 
2.406 3·735 t8 1.0 13 387 1.400 45 ans 1.329 a ns 

46 1.208 3.287 1.329 433 l . j62 a ns 2.079 19 a n s 
1. 158 3. 180 '·534 326 t .86o 47 a ns 2.022 20 ans 

48 ' ·958 2.009 26 1 2.270 a ns 1. 194 3· 152 21 a n s 
2.380 1.828 1. 324 3· 152 1.960 420 49 a ns 22 a n s 

2.470 7 13 3 .183 50 a n s 1.607 1.1 35 2.742 23 a n s 
1.165 3·238 822 4.060 5 1 ans '·542 2.707 24 ans 

5·4 18 52 '·449 1.197 2.646 4 ·57 1 8 47 a ns 25 a n s 
1.167 2.246 26 5·238 897 6. 135 53 ans 1.079 a ns 

896 6.623 54 ans 1.03 1 991 2.022 27 a n s 5·727 
7.1 15 55 829 9 14 1.743 28 6. 136 979 a ns a n s 

63 1 1.548 6.353 974 7·327 s6 ans 9 17 29 a n s 
874 6. !56 954 7.11 0 57 a ns 499 1.373 30 ans 

968 6.492 58 ans 384 755 1.139 3 1 a ns 5·524 
6.243 28 3 678 96 t 5.26 1 982 59 ans 32 a ns 

8 14 5·3 19 1.032 6.35 1 6.o a ns 2 15 599 33 a ns 
3.603 763 4·366 6 1 a ns 145 4 10 555 34 a ns 
2.657 603 3.260 62 a ns 99 346 445 35 nns 

6oS 63 283 376 36 2.491 3·099 a ns 93 ans 

37 a ns 2.948 770 3·71 8 64 a n s 75 2 12 287 
38 a ns 3·435 949 4·384 

6s a n s 30 188 2 18 
39 a ns 3·676 1. 114 4·790 

66 4 .883 ans 
40 a ns 3·7 11 l . l j2 

& p lu s j i 329 400 4 1 a n s 3·4 ' 4 1.109 4·52.3 

Tota u x tt ç .soo 4 1.620 16 t.t 20 

-
Source Féclécfwr. 

Répartition par âge et par bassin 

des travailleurs de moins d e 30 ans employés dans les charbonnages au 31 décembre 1952. 

Ages 1 
F ond 1 S urfa ce 1 Tota l Ages 1 F ond 1 Surface 1 Tota l 

Bass in de Campine. B assin de C ha rleroi. 

59 54 113 15 a n s 17 39 57 15 a n s 
15 1 104 255 16 a n s 54 88 142 16 a ns 
326 124 450 17 a n s 7'1. 100 172 17 a ns 
55 1 96 647 18 an s 11 3 102 '2 15 18 a ns 
642 100 742 19 an s 164 113 277 19 a ns 

66 738 20 238 105 343 672 a n s 20 ans 
78 1 836 

1 

2 1 367 77 444 55 ans '2 1 a n s 
720 123 843 22 a n s 363 107 470 22 a n s 
976 1.233 '1.3 452 ISO 502 257 a n s 23 a n s 

690 t89 879 1.072 303 1.375 '1.4 a ns 24 a n s 
1.366 1.256 3 17 ' ·573 25 ans t.t 6 t '1.05 25 a n s 

1.4 15 300 1.7 15 26 ans 1.345 230 1.575 26 a ns 
1.633 1.4 16 3 19 1.735 27 a n s 1.423 '2 10 '27 a n s 

36 1 1.86 1 28 1.6 13 221 1.8 34 1.500 an s 28 a n s 
1.838 1.558 3 13 1.87 1 29 a ns 1.6 12 226 29 a ns 

1.54'1. 3 10 1.852 30 ans 1.520 237 1.757 30 ans 

T ota l '14.637 3 .202 ' 7·938 Tota l 11 .204 2.399 13.603 
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Ages 1 Fond 1 Surface 1 Tota l Ages 1 Fond 1 Surface 1 Total 

Bassin du Centre. Bassin de li ège. 
15 ans 17 30 47 15 a n s I l 26 
t6 a ns 38 32 70 16 

37 
ans 54 31 8s 

17 ans 46 6 1 107 17 ans 8o 
18 ans 8o t8 

49 129 
55 135 ans 130 61 191 

19 a ns 128 52 t8o 19 a ns t88 8o 168 
20 ans 156 38 194 20 ans 255 52 307 
21 ans 220 29 249 2 1 a ns 340 46 386 
22 ans 21 8 62 280 22 a n s 347 54 401 
23 ans 234 71 305 23 ans 405 90 495 
24 ans 352 82 434 24 a ns 528 109 637 
25 ans 543 9 1 634 25 a n s 8 t2 87 899 
26 a ns 579 82 66 1 26 a ns 989 139 1.128 
27 ans 685 105 790 27 a n s 1. 119 113 1.232 
28 a ns 692 104 796 28 ans 1.215 144 1.359 
29 ans 757 118 875 29 a ns 1.267 156 1.423 
30 ans 735 112 847 30 ans 1.204 147 1.351 

Total 5·480 1.124 6.604 T ota l 8.944 1.384 10.328 

Ages 1 Fond 1 Surface 1 Tota l 

Bassin de Mons. 
15 ans 33 15 48 1 

16 ans 64 44 108 
17 ans 109 6 t 170 
t8 ans 139 73 212 
19 ans 207 88 295 
20 ans 213 65 278 
21 a ns 30 1 54 355 
22 ans 312 74 386 1 Fond 1 S urface 1 23 ans 548 

Total 
403 145 

24 ans 596 139 735 Totaux 
25 a ns 799 147 946 
26 a ns 910 146 1:056 Cam pine 14.637 3.202 17.938 
27 a ns 1.084 149 1.233 Cen tre 5·480 1.124 6.604 
28 ans 1.1 16 149 1.265 C ha rle ro i 11 .204 2.399 13.603 
29 ans 1.159 t6 1 1.320 Liège 8.944 1.384 10.328 
30 ans 1.155 148 1.303 Mons 8.6oo 1.658 10.258 

Total 8.6oo 1.658 10.258 Total 48.865 9.867 58.732 

ANNEXE m. 
BUREAU INTERNATIONL DU TRAVAIL. 

La 35e session de la Conférence Internationale du Travail (1952). 

RESOI.l 'TIO:'\S. 

1) Age d'admission. 

1) I .Ps <tdo i<':.C<'nls àqé, dc· moins de• st"izt• ans n <' 
dc·vraient pa' i•lrf' c•rnployés aux travaux sou 
lc·rrain~ de·~ rnirH's de· c ha rhon . 

2) 1 .c·-, c~clolc·,c Pnl~ il!.!é' dc· seize ans r<-vo lus. mai< 
n'ayant pi~:> c·nc on· allf'inl l'üac· dt• di x huit ans. 
nt· ci,., r<tit·nl pit~ {·Ire· t·mp l oyé~ uux travaux sou 
lt·lraïn ... ddn' 1,., lliÎn<·" d(· c ltarholl . ..;ft uf : 

, t) <Ill \ lirh cl'.oppn·nfi.;-;a!.!<· ou polir ncqu<'rir 
til li ' lor"' '" ion pr ol.-,sinnrll' llt · ' 'Hl" lint· forme· 

appropriée par des personn es compé tentes 
possédant u ne <'xpérienc<' l<'chniquC' et p ra
tiq ue du mé tier; 

h) dans les Con dition s ri xé<"S par !"au torité com
pélf'nl <' quan t a ux .liC'ux d<' trava il <'1 aux 
e rn p lo is au l ori sés. d une• pari. t' l aux mC'sures 
de survPi !lance médicale· ~y si éma l ique à res
peel e r d 'au tre pari. 

2) Orientation pro/essio tr nelle. 

S r·lon lf's conditi ons t>nrlintli i> rP~ r(r> , . , . ~ ' cconornre 
nnliona iP. f> l !'omptt· lr·nu d11 hif·n -êolrr dr' chaque· 

.. 
1 
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individu. lous les adolescents devraient pouvoir 
bénéfici er de l'orie nt ation professionne lle méthodi
que. en cc qui concerne l' industrie charbon nière. 

Il conviendrait- d'organiser celle orientation pro
fessionn elle dans le cadre d'un programme général 
d'orien ta tion profession nelle. portant sur Ioules les 
profess ions e l de veiller à ce qu'c il <' so it e n ha rmonie 
avec les object ifs cl les norm es de l'in struction 

généra le. 
Il dev rait êt re prévu notamment : 

a) que dans les écoles d 'enseignement primaire. à 
partir d'un<' certa ine période avant la fin de la 
scola rit é. IC's programm es d evra ien t comprendre. 
là où il conv ie n t. d es matières se rapport ant à l'in
dustrie charbonni ère; ces mal ièrC's devra ient êt re 
présentées sous une forme objective. de façon 
à év iter une spécialisat ion prématurée cl l'ap
parence d'une pression. mais su scept ible ~e pro
voquer chez les élèves du respect cl de 1 in térêt 
pour les travaux des mines; 

b) q ue. s i possible. pendant la dernière année de 
fréquenta tion scola ire. soient orga nisées d es v isi
tes accompagn ées dans les mines ou d a n s les 
centres de formation professionne lle. complétées 
par des causeries porta nt a u ss i b ien sur ce qui 
est montré aux élèves que sur les différentes 
ca rrières que peut offrir l' industrie charbon-

nière: 
c) que, s i poss ible, soit incl use dans les program-

mes d'enseignement seconda ire ct techniq ue l'étu
de d es différen ts aspects de l'industrie cha r
bonn ière cl du travail d ans les mines. ainsi 
que des visites d ans les c harbonnages. afin 
d'éveiller l'int·érêt d e la je unessr pour cell e in
dustri e. el notamme nt pour le t ravail des tech
ni ciens et des ingénieurs d es mines. 

Il conviendrait de conseiller aux adolescents 
d ésire ux d'e mbrasser un <' carrière dans l'industrie 
minière de sc p résente r. s' ils ne l'ont d éjà fait-. à 
('orien tat ion p rofessionnell<' là où un service a été 
ins tit ué à celle fin. 

Les principes el mét hodes de l'orientation pro
fess ionn elle tels q u 'ils sont d~cril s dans la partie III 
de la recommandat ion sur 1 orientation profession
n elle. 1949. devrai ent êtr~ appliq u és aux ado lcsc~nl s 
qui ont l'inl cnlion de fa rrr leur carriè- re. dans n im
porte que l emploi aux t ravaux soulerrarns d ans les 

mines de charbon. 
_) la forma tion profession nelle. 
J Selon les con dit ions pari iCLd i&r<•s d e l'économie 
nationa le. tous les adolescPnls employés dan s les 
min es d e charbon d désireux de lrnva iller au fond. 
devra iC.'nl ê tre mis en mesure de bénéfic ier d 'un 
enseign<'m<'nl profess ion nel mét hodiquc gratuit. la ni 
théorique que pral ique. 

Cet en seigne ment devrait êlr<' con çu d<' nHlni (•rf' 
à leur permettre d'acquérir l<'s qual iricalions profes
s ionnel les nécessaires pour exécul<'r lf'ur travail avec 
compé tence ('( clans les condition- lf' ur assurant un 
maxim um de sécur ité. el à faciliiN l<'ur a claplal ion 
aux p<' rfcctionnements lech niquc•s int rod uits dans 
JC's <'x ploi tat ions min ières. 

JI devra it êt re disp<' nsé d ans l<'s écoles profession · 
n <' llf•s {'( dan s les cent res cl<' format ion proft·ss ion nf' ll c• 
ou à ['occasion cl (' leur trava il <'1 sous la direct ion 
d 'in slrucl<'u rs qua li fi és possc'danl unP Pxpéri<'ncc· 

pral iqtw. 

Les programmes d'enseignemen t professionnel de
vraient comprendre : 
a) les cours d'instruction généra le et des exer

cices d'éducation physique; 
b) des cours pratiques el 1 héoriques. comportan t d es 

v is ites aux mines. sur les connaissances fonda
menta les indispensables au mineur; 

c) un enseign ement portant sur les mesures d "hy
giène el d e sécurité; 

cl) ct. après a u moin s t rois mois de formation pro
fessionnelle , des travaux essen tiellemen t pro · 
ductifs sou s la d irection d'instructeurs expéri
mentés. 

Afin de d étem1iner les aptitudes d es élèves. des 
examens devra ient avoi r lieu à la fin de la période 
de form a tion professionnelle. et aussi en cours de 
formation, s i cela es t jugé opportun, et il devrai t 
être délivré aux élèves d es certificats reconnus, 
alleslant les résultats de ces examens. Les em
ployeurs et les re présentants des organisations recon
nues des travailleurs devraient collaborer à l'élabo
ration et l'application de ces programmes de for
mation professionnelle. 

Un cen tre de formation professionnelle d evra it 
exister dans t·ou te exploitation ou pour le moins, 
dans tout bassin minier et devrait ê tre organisé soit 
à la mine, soit à proximité de celle-ci, soit dans 
tou t autre emplacement approprié et présen ter 
a utant que possible les conditions du travail au fond. 

Partout oü d e tels centres exis tent. tou s les ado
lescents recrutés pour le travail au fond d evraient 
recevoir la formatio n professionnelle voulue; celle 
ci devrait ê tre suffi samment poussée pour permet
tre aux adolescents d'acquérir les qualifications re
quises pour les t·ravaux pour lesquels il s ont été 
sélect ionn és. 

Partout oü d e te ls centres n 'existent pas. les ado
lescen ts de moin s de dix-huit a ns dont les aptitudes 
semb lent just ifie r une tel le formation d evra ient avoir 
la possibilité de suivre sans perle de sala ire, des 
cours d 'ins truct ion généra le et technique et d 'éduca
tion p hys ique pendant les heures de travail. 

L es ch a rbonnages. avec la collaboration des or
ganisation s d e travailleu rs el des pouvoirs publics. 
devraient en treprendre la format ion pédagogique 
des in structeurs ct. s i possible. celle des travailleurs 
cha rgés de s'occuper des appren tis. 

Les mét hodes de format ion proressionnelle de
vraient être con slarnmcnl ét udi ées et revisées de 
manière qu'elles soiC'nl toujours adaptées aux princi
pes el techniques péd agogiques modernes e t aux 
pcrfectionnemC'nts lechniqu<'s introduits dans l'in
dust ri e charbonnière. 

Après un <' pé riode approprié<' de travai l à la mine 
ies adol<'scenls qui réu ss issent le miell.x les exa~ 
m <'ns définitirs devra iC'nl ê tr<' ndmis da ns les écoles 
où sont formés l<'s agents d <' maît ri se et le personnel 
supéri<'ur. pour aulan! q u <• IPurs aptitudes justifient 
une te lle form ation . Arin de pcrrnd lrc a ux adoles
cents ('m ployés dan s l<'s min<'s d'accéder aux pos
IC's les plus é levés. d es b ourses d'études à l'étran
ger ou dans IPLll" propn' pays drvra ienl leur être 
offNIPs. 

I l Y aura it li<'u d 'orgnnisC'r <'l d 'élargir les échan
!!~'~ d'él i>ves el d 'i ns lrucl<'urs sur fp pla n inler
nat ionnl. 



La fabrication, la gazéification 
et le traitement métallurgique de coke 

à haute teneur en fer 
en vue de l'obtention de gaz pauvre 

par Dr. lng.H. BARKING, et Dr. lng. habil. C. EYMANN, 
Bergwerbd ire ktor Be rgassessor a . O. Direktor, Du isburg- Ha mborn . 

Traduit de " Glückauf , du 8 n ovembre 1952 par INICHAR. 

SAMENV ATTING 

De industriële proe[nemingen hebben aangetoonel clat de [abricalie van ijzercoke , gevolgd door vergassinÇJ 
en metallurgische behandeling, n ieuwe w egen opent voor de cokesnijverlwiel. 

D e verwarming der cokes-avens eloor hel voortgebracft t arm gas, laat de vrijmaking van fw t ri jk gas toe. 
D e geli;ku;di.ge prod uctie van gietijzer vermindert in aanzienlijke mate d e produdie-koslen van lw t arm 
verwarmingsgas. l n Legenstelling met de recfll streekse vergassing der ko len lal.en d eze werl~wijzen de recupe
ratie toc van de waarclevolle produclen elie in de kole n bevaL zijn. 1-let procédé brcng t geen p/w nolfw udencl 
a[valwater voort en de bekomen gassen z ijn vrij van Leer en fwrshouden cle sloffe n . Op d eze w ijze zo tt men . 
uitgaa nde van a ls clusclanig weinig gescfli.kte gron cls to ffen zoals heL stof van gasko len en [ijn ijzererl.s, 
ijzercoke in stukken ktmnen voortbren gen , elie b ij befw ndeling in de T/1 yssen -gazogeen , gielijzer en gas zou 
opleveren. T en slotte client nog opgemerkt clat cie ijzerco ke kan verkregen worden uit gasko len; fw t procédé 
verruim l aldus de gamma ko len elie gesch ikl zijn tot verwerkin g doo r de meta llurgiscfw nijver/w iel. 

RESUME 

L es essa is industriels ont prouvé que la fa hrica lion elu coke au fer combin ée a vec sa gazéifica tion el son 
tra itement m étallurgique ouvre une nou velle voie à l'industrie cokière. L e chauffage des fours à coke par le 
gaz patw re produit permet la libération de gaz riche. La production sim ultanée de fonte aba isse sen sible
ment le coùt de la production de ce gaz pauvr·e de chauffage. Contrairement à la gazéification immédiate elu 
charbon, ces procédés permetten t la r·écu pém lion des produits de va leur contenus dan s ce dernier. L e pr·o
cédé ne produit pas d 'eaux résiduaires plrénoliques et les gaz obtenus sont exem pts de goudron e l de pr·o
cluil s résineux. A insi .. à part ir de ressources ant érieurement peu appropr·iées telle quelles, poussiers cle clrar
bon à gaz e l minemi de [er· très fin . on pow.,.ail pmclttire un coke a u [er en morceaux . lequel Lra.ité au 
ÇJazogenc T /1yssen . donnerait. de la fo n te et elu gaz. Du point cle v ue du métallurgiste éga lement, le coke 
au fer ouvre de nouvelles perspectives cl'u tilisalion clan s l'ind ustrie métallurgique. Il faut fin alement en 
rare siunaler que le coke a u [er peu l ê tre o btenu à par·tir cle charbon s à gaz ; le procédé élargi/ a insi la 
ga mme des clwrbons suscep tibles d 'être utilisés par l'industrie mélullurgiq ue. 

La fa hri ra lion d'un cofœ con tena nt un e certa ine 
quan tit é d <· fer a é lé Pnlre prise Pmpiriq u C'ment il y 
a d é- jà plu~ d (' ·oixanl<' a ns: f'ét udP C'n a é lt; re pris<' 
s roradiqu<·mPnl a u <ours d <'s dPrni i•rC's décades. 

1 .c' hui c'la il d'a rt~t f omérPr d f's poussières de fwuls 
fo rrrti (>(IU X ('[ d <'S rés idus cfe ÇJI'i /logc> ('fl V U(' df' feu r 
ln .i l<-mt•nl ufl (>r inrr r·n hau t founwa u. A cl'! <·ffc·l. 
on r drhoni sa il du clra rhon add ilion nr; dc· "i à 10 '/r 

rf1• cc·~ rc;, icfu~ lr·rrr·ux pou r ohlc·nir d u " cof<c· au fc' r » 
( J·. rzfwf<,) W l .uvl<r·n d E. Bi('l·hrnu<· r onl fa il 

---~-- - - -

pa rt de leurs reche rches plus approfondies sur l'ag
glomé ra tion . p a r ca rbon isa tion de mé la ngC's de cha r· 
bon el de spa th fin de S irgland : il s on t également 
do nné à ce su jet un aprrç u dC's rC'cherches an lé · 
ri e ures ( 1). 

( 1) Luyken \ \',. Jter <'1 l·:rnsl l3it' rh rn ur·r : • l l n tNsucl nm~en 
ülwr d ir· Stürkigru ; rclru n~ ' ''"' Sie~f'r l ii nd r· r Fr· in spa t d urr lr Vr·rku f

1
, 11 

n rit Knf. f,, • . .\•l itt. Kn i><·r - \ N ilh clur - Institut f. F isen forsr l.. 

D u,"·ldorf Bd 1; ( I l); 1 ) l .fa 12 . A lrlr 1 Al S 1 (j 1 .üï 
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Ces essais ont été fa its avec du cha rbon à coke 
de fa min e « Consolidat ion ». à 27.2 % de ma t ières 
vola ti les. e l d u spa th fi n. à environ 33 % de fer. 
de fa « G ruben Eisenha rdter Ticfba u und A meise ». 
Ifs ob tinren t a u cours d 'u n essai à gra nde éche lle. 
avec u ne d u rée de cu isson norma le. du cof<c ù plus 
ou moins 1 1 % de fer. C e lu i-ci é ta it obten u dan s un 
four compound d e 345 mm de la rgrur d C' chamb rP. 
a u cours d 'u ne c u isson de t 7 heures e nv iron : il d on 
n a it u ne résistance a u trommel de 75 % et un 
déchet de 15.6 %. Q uoiq ue'. du poin t de vu e tech
nique. la fa brica tion du cof<e a u fer fu t ju gée réa 
lisa b le. fe procédé n'a cependa n t é té appliqué 
nulle pa rt J e façon dura ble : il en es t d e même d e 
l'aggloméra t·ion de spa t·h fin d e S iC'gla nd. pa r ca r
b onisa t ion avec du cha rbon . d 'au tres procédés ayan l 
é té m is a u point enlrclemps. A insi don c. ma lgré 
d es recherches rép étées d es cokeries métallurgi
ques. fa fabrication du coke a u fer n 'a pu s' im poser. 
Cet échec es t der à l'in su ffisance. du point de vue 
techn iq ue cl écon omiqu e. des essa is en ha u t-fou r
nea u a insi q u 'à l' ignorance des processu s ph ysico
ch imiques q u i rég issent fa cokéfacl ion dPs mélan 
ges d e minera i e t de ch a rbon. 

D e puis. fe Or. E ymann a é tudié les propriétés co
kéfia ntes d es charbons d e vVa fsum: il a d e même 
é tudié. a u labora toi re c t à l' éc helle scmi -induslriell c. 
la carbonisa ti on de méla n ges d e minerai c l de cha r
bon . C es é tudes lu i ont d onné l' idée de combiner. 
par fa fa brication du cofœ a u fer. fa p roduction de 
gaz el l'obtent ion d C' la font e. S u r fa base de ces 
n ou velles données. fa T hysscn Gas und W asse r
w erken G.m.b.H. a pu exa miner d e façon a p pro-

Fi~ . 1. - C nk<' ù pnrlir rlr• cl t:trhon ri<· \ Vn lsn111. 

fondic fa fa b rica tion à gran de échelle d e coke à 
ha u le teneur en fer, à p a rt ir des cha rbons d e \ i\lal 
sum. L es résu lta ts ob tenus la issen t en t revoir d e 
nouvelles p erspect ives dont l' import a nce écon om i
q ue appa rail d éjà ma in tena n t. 

Considérations économiques. 

Le but es t de fabriquer un col<e riche en fer pou
va n! ê tre tra ité d an s un gazo9 i>rw à fusion cfe cen 
clres du lype T hysse n. L a fa b rica t ion . la gazé ifi ca
t ion e l fe lra ii C'men l mé t·a fl urgiq uC' d 'u n te l col<c 

a u fe r sont pa rticul ièreme nt intéressants pour l' in
d ustrie coki èrc. 

En e ffe t. il est possible d e produire a insi du ga z 
pa uvre q ui permet de libére r le gaz d e cokerie utili
sé a u chauffage des fours mêmes: on ob tien t simul
tanémen t de fa fon te d 'une façon économique. 

E n p lus. fe coke a u fe r n e doit pas présenter la 
rés is tan ce méca nique imposée a u coke méta llurgi
q ue . P our fe lra it·emen t du coke au fer da ns des 
fours mé ta ll urgiques de faibl e ha uteur, le coke d e 
pe tit calibre es t plutôt mieux approprié que le coke 
en gros morceaux. 

Les cha rbons d e \ iVa fsum (2). n 'éta nt p as pous
sanls du fa it d e feur ha ut e te neu r en ma tières vola
lii Ps. ~Pmblen l convPni r particulièremen t à fa fabri-

F ig. 2. - C oupe poli<' d nns d u coke d e \Vn lsum ( g ros. = 6) 

cation d u col<c a u f(' r. D e pl us. comme le coke des 
ch a rbons d e \ V a lsum p rése nte d e la rges pores, il 
peu t être cha rgé d e grandes q u antités de fer, sans 
a ugmen ta tion de volume. 

Recherches de la bora toire. 

Les recherches ont port é d ès leu r déb u t su r l'ob
te n tion de col<e riche en fe r. E lles ont montré que le 
m in era i d e fe r. chauffé en méla nge avec du cha r
bon. ag it d e façon oxyd a nte sur ce d ern ier. D an s l e 
ca s d e nombreu x m ine ra is. ce tte oxyd a tion est telle 
que. pou r d es méla n ges à mo ins de 5 % de minera i, 
fe coke a u fer ob t·enu n 'est pas su ff isa mment résis
tant ; pour des pourcenta ges d e min era i plu s impor
tants. les ch a rbons p erdent complètem ent leurs p ro
pri étés cohfia nles. L 'ac! ion oxyd ante du mi nera i 
d e fpr d épen d de la durée d e fa carb onisa tion. Pour 
fps cokéfactions rapides d es essa is couran ts d e lab o . 
ra loire. on p eut ccpC'nda nt. <rvC'c des m in era is plus 
fortem en t oxyd an ts. oblt' ni r en core du coke suffi
samment résistan t : en C'ffc t. d an s cc cas. le p h én o
mèn e de cokéfact ion a li eu p lus rapidemen t q uè 

(2 ) Les chnrbo11s d e \ Valsu m, q ui, d 'nprès leur te neu r en 

m<~ l i i: rcs \'o btilcs. sc situen t <'n tn · les cl.nrb ons i\ ga z ct les ch nr· 

IJOns llmn bnnls. présPnl" nt tilH' uplilud ,, ù ln cokéfnclion inlcr

•né•clinire en tre ce lle rl<.'s d rnrh on• it ~n,, cl des ch nrbons grns. 

C t•s co mbustibles conl icnnl•nt en,·iron . 33 tfr de mn tiè rcF volo

tilcs su r " 'r. Il. S (' rnppror ltt' nl. qun nt it feurs p roprié tés coké

fio nk s. d,., chnrhnns ir (!11 >. du Nord clr· ln R uh r, i\ 28 - 30% 
rie i''f. \1. 
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l'oxydation. C 'est pourquoi les essais de laboratoir~ 
ne re nseig nent pas exacteme nt sur les possibilité, 
d 'emploi du minera i d e fer dans la technique u suell e 
des cokeries. Ce fait a échappé dans les recherches 
anté rieures dont il ressort néanmoins. C'est a insi que 
F. H a u sser, (3) par exemple , obtena it une meilleure 
résista n ce par addition au cha rbon de pe tites quanti
lés de rés idus de g ri liage finement broyés. P a r contre. 
G. Dorflinger (4) n 'ob serva pas cette a mélioration : 
il con stata a iLx essais à l'éche lle industrielle que 
I"addition d e 5 % d e résidus de grillage à des ch ar
bons de Haute-Silés ie diminua it la qualité du coke 
e t que, en aucun cas, ces charbons ne pouvaient ê trr. 
employés da ns de la rges cha mbres, en mé la n ge avec 
du minerai. 

D 'après ses essa is. même les bons cha rbons d e 
P ochha mmer ne supportaien t pas l'ajoute de 5 % 
de résidus de g rillage ; qua n t a ux ch a rbons d es 
autres gisemen ts des mi nes d e H a ute-Silésie. l'a mé
liora tion du coke, par ces ajou tes. es t tota lement 
exclu e. 

D es recherches ont été en treprises à parti r d e no.> 
nouve lles conna issances su r l'influence oxydante du 
m inera i d e fer; e lles ont montré que, pour de n om
breux cha rbons. l'a ddition d'une pe tite quantité d e 
m inerai oxydant pouvait a mé liorer l'a ptitude à la 
cokéfaction . Cette a joute doit être faible pour n e 
provoquer qu 'un début d'oxydation . On sait de puis 
longtem ps que l'oxydation a rtifi cielle à l'a ir et à 
haule tempéra tu re des ch a rbons à gaz a méliore la 
rés is tance mécanique des co kes. U n résult·a t a na
logue est obtenu par addit ion de petites quan tités de 
mine ra i de fer oxydant ; des a jou le s t rop importa nt es 
causent une oxydation exa gé rée. 

Essais semi-industriels et industriels. 

A u cours des recherches semi-indus trielles. on 
a toul d 'ab ord exam iné l"apt itude d es diverses esp è
ces de min era i, à la fabrication du coke a u fer. L a 
sidé rose s 'est. en tre a ut res, avérée comme peu ap
pro priée. P a r contre . à partir d 'aut res sortes d e 
minerai. on a ob te nu du col<e en morceau x résis 
ta nts. contena nt jusq u 'à 50 % d e fer méta llique. 
Avec ces mi nC'rai s fa iblC'me nt oxydants. on a a lors 
dfect ué des C'ssa is à l'échelle indus tri elle dans u n 
four à cha mbre inclinée de 370/ 480 mm de la rgeur 
pouva nt cont enir 7 lonn es d e cha rbon el jusq u 'à 
9-4 1 de mélnn (lt' min C'ra i-charbon. L a températ ure• 
d es pa rois éta it comprise cnlre 104 0 l' l 1063° C. 

A pa rtir d t· mé la ngl·s IPs p lu s divers. on a pré paré 
du co kP a u fer qui présen ta it une rés ista nce a u 
l romme l de 50 à 6o 7c el don na it d e 13 à 16 % 
d e d écht> ts. Ces val<·urs ne son t pa s comparables aux 
n :tracté ris t iqu<·s < oura nl <·s a dm ist>s pour 1<, cokt>. E r: 

( j ) ll;oii--t·r. 1 1 );,. v,.,Jm-n n l;. l,k .. il und 1 <·<ligkc·i l \ ' lill 
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e ffet. les normes de l' essa i a u trom mel é ta ient celles 
a dmises pour le coke méta llu rgique. Pour le coke 
au fer. e lles ne d onne n t pas une image exacte car 
celui-ci. à cause de son po id s spécifi q ue p lus é levé, 
tomb e p lus lou rdemen t da ns 1<' trommel où il occu pe 
d'a illeurs u n espace plu s restrein t. 

Avec ces réserves. o n peu t C's limer que le coke 
a u fer répondai t a ux ca raclé ri s t iques ex igées pour 
le col<e méta ll urg ique. D'autre part. il y n lieu de 
fa ire re marquer à ce suje t que. d u point d e vue d e la 
résis ta nce mécan ique. les ex igences ne sont pas les 
mêmes par tout : en Sarre cl e n Haute-S ilésie. e lles 
sont m oin s sévères que da ns la Ruhr. A condition 
d'utili ser du minera i de fe r convenable. la fa bri
cation du coke au fer ne présente aucune diffic ulté 
e t ne s'éca rte pas du processus dc fa brica tion du 
colœ ordina ire. 

O n a. en toul. fa briqué e nv iron 6oo t de coke 
à pl us o u moin s 30 9é de fer (fig. 3). D es essais 
ont e u lie u a uss i da ns un four ordina ire ù cha mbres 

Fi~. 3. - Coke au fer tl<' \ Valsum ir 30 % de fer. 

no n incl inées de 430/ 450 mm d e largeur. lei, les 
va leurs obtenues pour la rés istance au trommel sont 
plus é levées. L e col«' a u fer présen ta it le retrait 
ha bitud du col<e ordinn ire e t sc la issa it défourner 
dl' la mê me fa (on . La d ens it é de cha rgeme nt était , 
pa r exemple .- de 0.92 t/m~ pour 1<' mé lan(le ch arbon
min era i. a lors qu'r- lle n'ps i que d e 0.72 t/ m:• pour le 
r harbon p u r. L'add iti on de mincrni fin ne diminue 
que très peu la capac ité de cha rgeme nt <'n c ha rbon 
d es chambres. E n a jout an t au minera i de petit es 
quanti tés d'huile. la dens ité de chnrge m Pn l peul 
ê tre portée à 0.97 t/ m:• dP méla ng<'. 

Par su ilt> d<' l'i n lt> rvt> ntio n d e l'oxygè-ne d u mine
rai a u cours dP la carbon isa t ion. la production de 
f.!az riche a u gmente d 'Pnv iron 10 % et re jo in t (ou 
d épassP mêmP) cPllc d <·s cf1arges normn iC's de char
bons. Lt> pouvoir cn lorifiquP d e Ç!a z Pst réd uit à 
ti)OO lu· a 1. 

Ainsi CJUP l'on! dc.> jù co ns ta té p récéd!•mmpnJ W. 
l . uyf<c·n . E. Birrhraur- r ( ï) 1'1 S <'P fkopf (6) . la pro-

( 1) l. uvkf'n , \ \ ' .o llf·r 111 11 ! F rn, J 1\it· rl m n ll· r . " · u . O. 

( '') !VIul. lr·rl. r ,,,.,, 1 ),., Jo.:,,I.J,., , ,;, k, to fl Jl, llr· (Saul<·) 
\ \' Kn app. 1 <P\·1 ~. 12<! , 
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duc tion de benzol. de goudrons cl de gaz de d is tilla
tion nC' diminue pas. P ar con tre. l'ammon iaque est 
pa rt iclle mc n t dét rui le. La p roduc ti on tota le de gaz 
es t p lus é levée d u fai t que l"oxygène d u minera i 
parti c ipe à la format ion du gaz. Ccci n é té égale
me nt prouvé pour d t>s add itions de mi nerai plus 
import a nt es par des reciH'rches dr la bora toire ap
profondies su r l<'s charbon s d r \ Va lsum . d e même 
qur par d es essa is st>mi -induslriPls concernant ln 
récupérai io n des henzols. 

Du point d t• v ue économique. la réducl ion du 
laux d e l'a mmoniaque <'SI sa ns im port ance. ln récu 
pérai ion de l'ammoninq u<' d e cokerie n 'é tan t pa s 
re nt a b l(• acluc llc menl . 

Le coke cru fer. 

L'examen de cokc au fer en surfnce polie ( fi g. 4) 
monl rr- qu <' la st ruct ure n· ll u ln in• est homo~èn <· el 
tri·s serrée. Les particuiC's d<' fn sont c im<'n lér s d 

F i.:. •t. - C oup<· pol;,. cl 'un cokr nu f .. , de \ \'n ls u111 ,-, so 'fr. 
de frr (~ro>. = 6 ) . 

<' nrobé<'s pa r 1<· co ke fondu. Les dé pôts d<· cnrbon <· 
sPcondain· son t plus fnibl r-s Pl d <' C<' fu it IC' co l«· 
possè-de un<· mei lleure a p litud<' rénctionrw ll c. J'VIê nw 
pour un pourn•nt age d (' so % de fpr , la ~ l ructurp 
PSI égalemPnt l1omogè n!'. Le, cha rbo n d e \tValsum . 
à la IPmpéra tu re d e cuisson et d <' fus ion. pa sse par 

J 'ig. - l'' '"l"' puJ;, . .l 'u u ' " k,. "" ln .Ir· \ \ ', !""" ,·, )() 'Ïc 
tl• · l,·r ( wo:-:. - 21) . 

un é ta t fluide. enrobe el agglutine les p a rticules de 
fer. Après extinction. le coke contient le fer, à rai
son de 70 à So % sous forme métall ique. On a dmet, 
en effet. que le fer est à l'ori gine presque complète
men t réduit et qu'i l est à nouveau oxydé en partie 
lors d e l'ext inct ion . Immédia tement après celle-ci, 
le coke a u fe r présente le même a spect que le coke 
ordinaire. A u x p lu s forts grossisseme nts, les sur
faces polies d es pa rticu les de fer a ppara issent com
me des taches claires (fi g. s). On retrouve égale
men t ici la dis tribution régulière d es particu l es de 
fe r e t leur enrobage comple t par le colœ fondu. On 
constate la même chose pour un gross issement de 
300. A l'examen aux forts gross issements, le fer se 
présente dans le col<e .comme une mousse. P ar expo~ 
s ition à l'air. une partie des morceaux d e coke 
s'oxyden t, tandis que d 'autres garde nt l'aspect du 
coke o rd ina ire. L a surface d es pa rticules de fe r n 'est 
pas a tt aquée. dans les conditions ordinai res. par 
l'acide c h lo rhydrique alcooliq ue ; elle l'es t par con
tre par une solut ion a lca li ne boui llante de picrate 
de soude . C e tte façon d e procéder n e montre cep en
da n t pas des s tructures très ca ractéri stiques. D'après 
l"examen métallographique . il semble que le fe r, 
tout au moins en partie. est présent sous la forme 
de carbure d e fer. 

Tra ité à l'acide chlorl1 ydrique concentré bouil 
la nt. fe fe r du coke de \ .Valsum ne se dissout que 
très le ntement ; le squele tte d e col<e subsis te tel 
quel. Ains i tra ité. un coke de 30 % en poid s de fer 
n'en contie nt plus que 4 % e t ne p résente pas d'a ni
sotropie; il ressemble a u coke de dis ti lla tion à 
moyenne tempéra ture e l est très réactionne l (fig. 6) . 

Fi~ . 6. - C oupe polie d 'un cok<· lill fer d<' \ \'atsum à 50 Yo 
rie f<' r npn' > éliminn lion elu fe r pnr H C I ( gros. = 6) . 

L e coke a u fer. p ré pa ré à partir d e c ha rbon gras 
e t donnan t à l'essn i a u trommel un p lu s grand 
d échet que le coke a u fer de\ Valsum . n e montre pas 
~J i us de structure par lra il Pm t>n t à I'H C I ( fi g. 7 e t 8). 
T outefois. le fer d'un t<'l coke sc d issout· b eau coup 
p lus rapidement que celui du col<c d <' \ Valsum. Les 
cha rbons de \ .Valsum convi!'nnenl clone part·iculiè
r<·mt>n t b ipn pour la prépnrn l ion elu coke au fer. 
L es charbons gra s donne n t sans dout e un col<e résis
ta nt . ma is le cléclwt a u gnwnt<" nv<'c la diminution du 
pou rn• nt n~e d P mal ii•n •s vol a t i l<'s. O n est a in s i 
obli gé p our la fnb rica lio n du cokr- au fer, d e les 
mé langer à de hons c ha rbon s col<é fi a nts. 
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Fig. ï. Coupe polie d 'un coke à 2 'ir de fer ohtcnu ;, 

parti r cie cl.a rhon gras ( gro:;. = t 0). 

F ig. 8. - CoupP polie d 'un coke au fer à pnrtir <le dmrlmn 

gms apri·s élimina tion du fe r pa r H C I (!!ro>. = 10). 

A in si q ue la réactiv il é délerminée pu r la mr il10d" 
Kopprrs e n lémoigne. le coke au fer présenl r• une 
g rande ap tit ude à la combusli on : elle es l vo isine 
de cel l<' du c ha rhon d t' hois <fif!. 9 ) . 

I.e comporiC'ment à la fu sion d'un coi<C' à ')0 % 
d P f<.'r es t r<·pr<'~en l c:' a ux figure,; 10 el 1 J . En a lmo
sph <-. rc· oxydanle el rédu clricr. son poin l de> fu sion 
se lrou v<' a u-dC'ssus du point d e fus ion du fer. 
E lan l donné qw· les lempéralures d <.'s pnrois des 
c hambrc•s lors de la cnrbonisu lion son t p lus ha~ses 
que u·s lr·mprru lurc,s de fusion. il n'y n pus li<.' u 
d<· c ra indr<· l'adhc'rc·n c<.' d C' ma l i<-. rP fond ur· aux 
pa ro is. Cre i a c'lé· m n firme' par dr•s c·~sa i s à l'rc i1 C' IIr· 
induslrir· ll <·. A u <ou rs d<' <'<'Ux-ci. au< u n <· a ll é rn li on 
dc·s paroi ~ cl<-~ fours n 'a rtf- ohsr·rvrc· d IP col<c' s<· 
laisse· cl<'·fournc·r nisr:m<·n l . 1 'dl()rl . 'll PJlO rl r pilr lrs 

.., o le• , ck s < l,;,mhrc·s "nu s 1., pou,.;(·r· du c ol«• au fPr. 
dan~ Ir· 1 as d 'un lour d <· h attl<· ttr notma lr·. n'<·s l pns 
p l11 , r•lc·\P qw· d an, J, . < " " cf,., plu, J,,ntl s luurs <'1 

t ol<•· (Jr(lin;tin· 
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1460° 1480° 1490° 

L • r • ] 1520° 15,0° 

F is. JI . - Compo rlr mcnl ,, b fusion d'un écl.nnlillon de coke 

dr \ •Vn lsu111 ... 50 o/o de F ... rn atnto s pl1 l'rc oxydnntr. 

Essais métallurgiques. 

D es essais méta ll urg iques ont é té fait s sous la 
direction de l' in gén ieur en c he L Dr. lng . F. Jaegcr. 
Il s on t mc)lllré que du coke a u fe r pouvait être tra ité, 
da ns un gén éra teur T hyssen de très g ra nde capa ci té. 
('Il mélange uvee 40 à 50 % d 'un d osage de m in era i 
de fe r c l d 'autres éléme n ts. 

La fonl t' obtenue a une composition réponda nt 
a u x ex igenc<.'s commercia les cl p eu l êlre lra il ée telle 
quel le nu four J:vla rlin. Le c harbon ou le coi<e ordi
naire peul donc être remplacé pa r du co l\c au fe r 

n~. 12. - VuP du !!énémtcur i\ coke au fer , ,ysscn. 

l it .. i.l ~. LL l ll. to~. ll. diJJ , ,, t~ . ~ .. .U••IJ~hj 
pour la production d e gaz: on peut a in si produire 
simultanément en grande quantité de la fonte de 
valeur e t du gaz pauvre. C c dernier possèd e un 
pouvoir ca lorifique d'e nv iron 11 2.0 à 1130 kcal 
(voir tableau d es valeurs numé riques). Ce gaz con
vien t très bien a u chaufrage d es b a tteries d e fours 
à coke. 

D e nombreux spécialistes de l'indus trie. des U n i
vers ités. de l'Association a llema nde des M é ta llur
gis tes du fe r se sont intéressés à ces essa is. Ils en 
ont jugé les résultats particu lièrement favora b les 
el les ont considérés comme un progrès. 

TABLE A U DES VALE URS NUMERIQUES 
A n a lyse du gaz de générateur au coke a u fer. 

E chant illons moyens sur 2.4 h. 

1 
E chantillon 1 

1 
Echantillon 2. 

co~ (1) % 4 .5 5.0 
0 2 % o.o o.o 
co % 34.0 33.6 
CH4 % 0 ,2. 0.2 
H 2 % 2.3 2.4 

IN2 % 59.0 58,8 
de nsi té (a ir - 1) 0 .973 0 .975 
P C. S. calculé kea! 1 12.7 1117 

P. c. S. trouvé l<ca l - 113 1 
l-b S traces (2.) pas d écel able 
HC traces 0.01 3 g/ ms 

INO o. 14 cm"/N m 3 0. 14 cm 3/Nm 3 

Fe (CO )o pas décelab le pas décelable 

( 1) d;, "" pnrlie aux produits colcnircs o joutés. 

( 2) f...l1nntillnn d 'I I"S incPrtnin, cclni·ci pouvant ll\'oir été fi xé par d .. s rondniJPs "" fn rouillées. 



REVUE DE LA LITTERATURE TECHNIQUE 

Sélection de fiches d'lnichar 

lnichar publie régulièrement des fiches de documentation classées, relatives à l'industrie charbonnière 
et qui sont adressées notamment aux charbonnages belges. Une sélection de ces fiches parait dans chaque 
livraison des Annales des Mines de Belgique. 

Cette double parution répond à deux objectifs distincts : 
a) Constituer une documentation de fiches classées par objet, à consulter uniquement lors d'une recherche 

déterminée. Il importe que les fiches proprement dites ne circulent pas: elles risqueraient de s'égarer. 
de se souiller et de n'être plus disponibles en cas de besoin. If convient de les conserver dans un mt>u
ble ad hoc et de ne pas les diffuser. 

b) Apporter régulièrement des informations groupées par objet, donnant des vues sur toutes les nouveautés. 
C'est à cet objectif que répond la sélection publiée dans chaque livraison. 

A. GEOLOGIE. GISENIENTS. PROSPECTION. 
SONDAGE. 

IND. A 22 Fiche no 7290 
B. ALPERN. L'analyse pétrographique des char
bons et.: ses relations avec la cokéfactiJcn. -
Revue de l'Industrie Minérale. 1953, mai p. 359/ 
373. 5 planches. 

On peut dire grossièrement d'un charbon coké
fïable que c'est une pâte à coke naturelle et te maire 
comportant son amaigrissement, l'inertie, son fon
dant, l' exinite et son charbon de base, la vitrine. 
Le fait qu'un charbon ne soit pas bien cokéfiable 
peut donc signifier simplement, entre autres raisons : 

soit que les proportions du mélange naturel ne 
sont pas favorables; 
soit que l'un ou même plusieurs des termes du 
mélange ne sont pas cokéfiables en présenco.! 
des autres éléments qui lui sont naturellement 
associés, mais pourraient l'être s'ils étaient incor
porés à d'autres pâtes. 

D'où la double possibilité d'intervention 
en modifiant artificiellement les proportions du 
mélange: 
en réalisant des mélanges à partir des macéraux 
venant de charbons différents. 

Ces possibilités d'intervention sont étroitement 
limitées cependant par l'imprécision de nos con
naissances actuelles sur l<'s propriétés physiques des 
macéraux du charbon: propriétés sur lesquelles il 
faudrait s'appuyPr pour pouvoir séparer industriel
lement les constituants entre eux. 

Il n'est c<>pt>ndant pas utopique de pPnser que 
d1•s progrè•s suffisants seront réalisés dans ce domaine 
qui permettront un jour aux séparations pétrographi
ques de se faire à l'écheiiP industrir·lle. 

IND. A 25421 Fiche nn 7229 
M. LEGRA YE. Quelques précisions relatives aux 
variations des teneurs en matières volatiles des 
charbons du bassin de la Campine. - Société 
Géologique de Belgique. Janvier-avril 1953, p. 
107 lll 3 fig. 

( 'omparanl le·~ rf.~ull;tls fJlH' l'auteur a ohl(·nus. il 
\' a qw·lqw·..; <trliH~c·s. :-ur l(•s IJOuill(•s dP la Campi-

fi( · rrrc~tl1cl(lc·s ri dlliliVSI' nc· l(·nanl pas l'ompt«· rw par ..... · 

de la présence de matières minérales avec les résul
tats obtenus dans les recherches entreprises par 
l'Institut National de l'Industrie Charbonnière et 
qui tiennent compte de la présence de ces matières, 
;1 montre les différences minimes qui se dégagent 
et qui établissent la diminution de teneur en matiè
res volatiles à 2,2 % par 100 mètres de stampe dans 
un premier charbonnage étudié. 

IND. A 25422 et B 43 Fiche no 6975 

H. VAN DEN HEUVEL & W. KIMPE. Mijnbouw
kundige en geologische aspecten betreffende de 
ontginning van ee:~ kooll0:ag tot aan het schone 
dekterrein in de IDl)n Oran)e-Nassau I te Heerlen. 
- Aspects miniers et géologiques de l'erxploitalion 
d'une couche jusqu'aux morts-terrains sénoniens .cl. 
la mine Orange-Nassau 1 à Heerlen. -. Geologte 
en Mijnbouw. 1953, avril, p. 81/99, 15 hg. 

Le stot de protection à la base des morts-terrains 
fixé à so rn par le règlement primitif a pu progres
sivement être réduit à o dans certaines parties du 
gisement houiiler néerlandais. L'article décrit une 
taille dont la voie de tête est tracée parallèlement 
à l'affleurement de la couche aux morts-terrains, 
à quelques mètres de ceux-ci. Grâce au résullétl: favo
rable de sondages de protection, on a pu prolonger 
la taille jusque contre les morts-terrains. L'exploita
tion de la taille s'est faite sans difficulté. Les pres
sions de terrain étaient plus faibles à l'affleurement 
que dans le reste de la laille. Inclinaison de la sur
face du houiller : 3 à 4°. Inclinaison de la couche : 
15 à 27°. Ouverture : 1.20 à 1.25 m. Les 6 mèlres 
supérieurs de la taille ont été remblayés, le reste 
foudroyé .. 

A son contact avec la craie de Kuurade (Séno
nien supérieur). la couche est légèrement érodée et 
fissurée. Dans lf:>s fissures. on retrouve des restes 
des sables glauconif(>res de Vaals (Hervien), éro
dés avant le dépôt du calcaire. La surfan• d<· con
lad houiller - morts-lNrains t'St couv<•rte d1• (.!alcts 
roulés d'originf's div•·rs(•s : débris d<' gn'>s h(Juillt>r. 
fragments de charbon. petits cailloux df' quartzite. 
ou dt> calcairP. antéri<"urs au houi lier. el quelques 
galets d(> r.tr<'·s glauconifi•rt• Ht>rvien. nf' la naturP c•t 
d<· la disposition df' ces gaiPts l'un des autPtirs a 
pu déduirt> certainPs conclusions conn•rnant la aéo-

-

-

... .. 
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logie des morts-terrains secondaires et les trans· 
gressions marines. 

IND. A. 51 et A 520 Fiche n" 7186 
X. Quatre sondeuses de type nouveau. - Revue 
de l'Industrie Minérale. 1953, avril, p.334 /339, 
7 fig. 

Courte description et caractéristiques de 4 son
deuses nouvelles de la Maison Conrad-Stork (Haar
lem-Hollande), représentée en France par la Sté 
Coimex : 
t) Conrad P.P .. légère. montée sur pneus, pour 

sondages à faible profondeur, battage à sec; 
2) Conrad MECA-BANCA. construite pour la 

prospection des alluvions. battage des carottes 
et rotation des tubes, profondeur 35. 55. 75 rn, 
poids total 1700 kg. servie par 2 hommes; 

3) Conrad CF-t-M à rotation. et à injection de 
boue, carottage continu par le système à injection 
inverse, profondeur maximum 1200 m, poids 
sBo kg; 

4) Conrad R 5 Sondeuse rotary sur semi remorque, 
2 moteurs Diesel de 75 CV, poids 18.500 kg. pro
fondeur 1200 rn pour trous à petit diamètre. 

(Résumé Cerchar Paris). 

IND. A 521 Fiche no 7209 

E. PFLEIDER & R. BLAKE. Research on the cutting 
action of the diamond drill bit. Recherches sur les 
qualités de coupe des couronnes de /orage au dia
mant.- Mining Engineering. 1953, février, p. 187/ 
195. 14 fig. 

Une étude sur la capacité des couronnes ainsi que 
l'examen microscopique de la surface à enlever et 
des déblais a fourni les observat-ions suivantes : 
1) Aux faibles vitesses et pressions : l'avance

ment est approximativement proportionnel à la 
vitesse de rotation et à la pression exercée sur la 
couronne. Lorsque ces deux données augmentent 
notablement. le rc•ndement tombe parce que les 
déblais sont moulus plus finement et d'autre 
part, la couronne s'encrasse, il y a formation 
d'un « gâteau» inerte. 

2) La formation de gâteau est la plus fréquente 
avec les roches broyées très finement spéciale
ment les calcaires. craies et roches caverneuse.s 
contenant soit calcite ou biotite. 

3) Chaque élément de roche se brise d'une manière 
différente fonction de sa dureté. de son clivage e• 
autres propriétés physiques. En roche hétérogène, 
les variations de composition, texture, porosité 
el le mode de cimentation interviennent. 

4) Il existe une certaine relation entre l'avance
ment et la dimension des déblais. 

5) La pression sur la couronne agit par compres
sion tandis que la vitesse de rotation agit par 
percussion. 

6) Il paraît important de disposer les diamants en 
vue d'obtenir un effet de. forage qui brise les 
cristaux selon le maximum de facettes possible. 

7) Les petits diamants à faible saillie devraient être 
utilisés pour les roches dures; les grands dia· 
mants dégagés el abondamment irrigués de
vraient être utilisés en terrains tendres. 

B. ACCES AU GISEMENT. 
METHODES D'EXPLOITATION. 

IND. B 423 Fiche n° 6954 

A. ALLAN. Jr & R. DA VIES. Longhole retreat mi
ning of a steeply pitching anthracite bed. Ex
ploitation rabattante par longs trous d'un gisement 
d'antl1racite à fort pendage. - Bureau of Mines. 
Rep. of lnv. 4925. 1952 novembre, 9 p. 5 f;g. 

Etude du Bureau of Mines en collaboration avec 
la société exploitante pour la mise au point d'une 
nouvelle méthode de dépilage dans les gisements 
anthraciteux à fort pendage. 

Couche Primerose : inclinaison 82° N - ouver
ture 2..70 rn à 3m. Les traçages comportent 2 voies 
superposées distantes de 7 rn en verticale. Ce pilier 
de charbon de 7 rn est recoupé tous les 10 rn par des 
cheminées. En amont de la voie supérieure, la cou
che est affectée d'un crochon. Cet accident a été 
reconnu par 2 galeries inclinées en veine. 

Le chassa ge de base a été poussé 18 rn en avant 
de la dernière recoupe. 

Avant de commencer le dépilage, on a exécuté 
une ouverture circulaire de 10 rn de hauteur à l'ex
trémité du panneau. Le dépilage a été exécuté par 
!ong trou de mine et tir en bloc. La m~thode s'est 
montré productive et peu dangereuse. On a ainsi 
récupéré en rabattant le pilier entre les 2 voies et 
le pilier compris entre la voie de tête et le crochon. 

Personnel 1 ouvrier et 1 aide - production maxi
mum 75 tonnes en 1 poste - rendement global 
18,9 t pendant 14 jours. 

De juin 1950 à mars 1951, le rendement moyen a 
été de 1 1.4 t. 

Consommation d'explosif 50 g par t. On récu
père 85 % du gisement. 

IND. B 61 Fiche no 7267 

L. DENOEL. Où en est la gazéification souter
raine.- Revue Universelle des Mines. 1953, juin, 
p. 391/398, 1 fig. 

Examen des difficultés rencontrées et des résul
tats acquis par les recherches en divers pays. Le 
champ des applications techniques réalisables de 
la gazéification est maintenant bien délimité par 
les conditions géologiques du gisement; il est très 
étroit. Le procédé a deux défauts graves : l'irrégu
larité et la faible productivité. C'est à les corriger 
que tendent les recherches en cours. ·La rentabilité 
reste problématique (résumé de l'auteur). 

IND. B 72 et D 60 Fiche no 6986 

P. :MEURIOT. Méthode « Photoprofil » pour la 
conduite, la surveillance et le contrôle des tra
vaux souterrains, levé des profils en travers de 
galeries. - Mémoires des Ingénieurs Civils de 
France. 1952, juillet-août, p. 450/459, 6 fig. 

La méthode a pour but de déterminer la section 
en travers d'unP galerie. L'appareillage comprend : 
1) un projecteur - 2) un appareil photographique. 
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Le projecteur émet radialement un plan de rayons 
lumineux perpendiculaires à son axe longitudinal. 
Il est constitué par une lentille convergente tori
que (anneau de Fresnel) au foyer de laquelle est 
placée une lampe électrique à filament préfocalisé 
donnant une source lumineuse pratiquement ponc
tuelle. L'appareil est monté sur un pied support 
réglable en hauteur, direction et niveau. A la base 
se trouve une tige métallique de o.so rn éclairée par 
les rayons lumineux, elle sert d'échelle et de repère. 

L'appareil photographique a une optique spé
cialement étudiée : grand champ focal sans dia
phragme. Obturation pour prise au bouchon -
format 9 X 12. 

En temps normal. l'emploi des films américains 
« Polaroïd » est à conseiller, le développement im
médiat permet d'obtenir une épreuve négative et 
une positive. Pour l'usage dans les mines, il permet 
de contrôler la variation des sections dans le temps 
et dans l'espace. Par une orientation judicieuse, on 
arrive également à faire le levé automatique des 
terrains en inclinaison. 

C. ABATAGE ET CHARGEMENT. 

IND. C 223 Fiche no 7210 

E: BROCHERDT. The selection of detachable drill 
b~ts. S!lection des taillants amovibles. Mining En
gmeenng. 1953, février, p. 201/208, 18 fig. 

Historique des bouts détachables : mines d'Ana
conda en 1922. En 1935, les bouts filetés se sont 
développés à l'échelle nationale. Le choix du bout 
détachable doit être assorti à la harre de forage 
et au perforateur. Les résultats les meilleurs ror
respondent au maximum de rendement et au mini
mu"? de dépense par unité d'avancement : le choix 
de 1 outillage ne peut correspondre qu'à un ou deux 
types de roches. 

Exposé de l'influence de la lenteur d'usure du 
bout pour la rapidité du forage. Quant à la forme, 
elle a peu varié au cours des dernières 40 années, 
la forme en croix reste la plus usitée sauf dans le 
cas où l'évacuation des fines de forage est difficile : 
o~ préfère alors le burin qui se dégage mieux. 
C est surtout le cas dans les petits diamètres, trous 
descendants en roches friables. A la suite d'essais 
faits à la mine Sullivan (de la Consolidated Mining 
f.,. Smelting C" of Canada), on a déduit notamment: 

1) les avanc(•mpnfs avec bouts au carbure de tung
stène sont supéri1~urs en roches dures. sensible
rnf•nl égaux en roches moyennes el tendres; 

2) le coût du forag(• aver bouts au carbure est nota~ 
blf•menl plus l'aibiP Pn roches dure>s, égal {'n 
roch<·~ rnoyennl's t·l plus <;JI'vé ('Il rodws tendres; 

) ) l'obtention d1· bons résultais avec IPs bouts au 
carbure il d('mand{ l'~·mploi cl(• twrforateurs de 
pui..;..;alll ,. t·l ,·ilt·..;..;(· d1· rotation plus ~randP<;. 

IND. C 240 Fiche no 7268 

R. ~OISON, G. THOUZEAU, J. SOULE. Détermi
nation de la sensibilité d'un explosif à la trans
mission. -Annales des Mines de France. 1953, 
no 3, p. 3/20, 1 fig. 

L'aptitude à transmettre la détonation est unP 
caractéristique très importante des explosifs : un 
défaut de sensibilité peut amener des incidents gra
ves. La méthode adoptée en France pour cette déter
mination est celle de Sevran. Les différentes métho
des possibles sont étudiées systématiquement. 

Caractère aléatoire du phénomène - Forme de 
la loi de probabilité Courbe de Gauss et 5 de 
Galton. Valeur moyenne- écart type. Etude expé
rimentale : principe et résultats : exemple de gra
phique anamorphosé - proportionnalité de l'écart 
type à la distance moyenne - choix d'une caracté
ristique pratique : dans le domaine des mines on 
peut caractériser l'aptitude à la transmission par 
un seul nombre. en général la distance moyenne. 
Méthodes rapides de détermination de cette der
nière : Méthode Up & Down (voir fiche n° 5797 -
c 240). 

Variantes de Behrens f.,. de Karher - Méthodes 
de Solman et de Sevran - précision de cette der
nière. 

IND. C 40 et Q 1131 Fiche no 7028 

P. HARLEY. Continuous mmmg schemes. Exem
ple d'abatage continu. -Colliery Guardian. 1953, 
30 avril, p. 529/535. 3 fig. 

Compte rendu des essais de mécanisation effec
tués dans la division Centre-Est sous le contrôle de 
l'auteur, chargé de la mécanisation dans le 4e dis-
trict. 

Essais par chambre et pilier : début dans la 
Main Seam (mine Bestwood) avec shortwall el 
duckbill. puis chargeuse Joy et shuttle car, fina
lement chargement à main sur convoyeur à raclet
tes, qui donna les meilleurs résuhats. Extension dans 
la région. Rendements obtenus : de 10 t à 7.4 t. 
La mine Donisthorpe avec abatteuse continue Jov 
atteint 11,7 t au chantier. · 

Essais du Waffler (voir f. 5184, C 4213), mine 
Brookhill dans la couche Piper (puissance : 0,75). 
rendement 5.67 t. 

Essais de rabot Samson (de la firme Mavor & 
Coulson). dans la couche Low Main (puissance : 
1 ,20 rn). longueur de la taille : 90 rn, au charbon
nage de Wingfield Manor. Exposé des difficultés 
rencontrées par suite de l'ancienneté du modt\fe. 
dureté du charbon et fragilité du toit. Après 4 mois, 
continuati~n des essais à la mine Brookhill, toit 
momentanement mauvais, essais à poursuivre. 

Essais de la haveuse-chargeuse Multt'-d' q . 
D d 1 l 

ts ues. 
escription f' a mac 1ine munie d'un dél 1 . 

d h . t d , . 1 d 1 J ayem e avrrt e · e venns 1y rau iques pou , 1 
l' l d l · r reg er 

emp acement e a saignée. Dispositio d 1 
tai li~ à la mine Anne~l~~y (fig.) .. couche:> o:ep f'Soh 
(pwssance 93 cm). llhl1sation dun <'o hi· 
d , ·JI d nvoyeur m-

e - ta1 e f' 1 oo rn dont 27 rn d l' t .. , d 
1 · d e au re cote e 
a VOH' P transport. exploités ma Il p 

1 , f nup PIDPnt. er-
sonne : 9 a ront d(' taiiiP 2 1 . . b . • . mar Hnrstes. 2 or-

l. 

-
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seurs, 2 pour le transporteur à pousser progressive
ment, 2 ouvriers au coupement de la niche, fou
droyage du vide avec piles tous les 2.40 rn - vites
se de la machine 68 cm/min. 

Essais du trépan AB. Description de la machi
ne : haveuse dont la tête de havage est remplacée 
par une tarière de 67 cm de 0 à 3 bras calés à 
120° et un disque de saignée au niveau du toit; en 
plus bras de préhavage au niveau du sol. Des 
vérins hydrauliques règlent le niveau de coupe de 
la machine. l.Yiarche en association avec un con
voyeur blindé P 40 (Huwood). Exposé des difficul
tés rencontrées en taille remblayée avec le fou
droyage, les terrains se tiennent mieux. 

Au charbonnage Mansfield. couche High Hazel 
de 1 rn et 130 rn de taille, le trépan avance de 3 
havées en 2 postes. Rendement 5 t. U~ type per
fectionné à 2 têtes est attendu. 

Essais avec le rabot rapide Lobhe. Essai à la mine 
Pleasley. couche Oeep Hard (90 cm à 1 rn) -
Description - vitesse de la chaine 37 cm/sec. -
profondeur de la coupe 5 à 15 cm - vitesse du 
convoyeur : 75 cm/ sec. - vue du chantier -
infusion en veine et foudroyage des vides. Rende
ment croissant dans le temps de 6,7 à 7.9 t. 

IND. C 41 et Q 1132 Fiche n~ 6987 

J. GODLEY. Intensive longwall mining - An exp;)
riment in the Cannock Chase CoalEeld. Abatanc 
intensif - Une expérience dans le gisement du 
Cannock Chase (Mine Wryley). -Iron & Coal T.R. 
1953, 17 avril, p. 865/869, 6 fig. 

En février 1951, à la Mine Wryley n° 3. l'épui
sement prématuré de 2 tailles a nécessité la mise 
en exploitation de la couche « New Mine » où une 
seule taille était disponible immédiatement. Pour 
produire les 380 t requises, on aurait dû disposer 
d'un front de 200 rn et réaliser un avancement jour
nalier de 1.35 m. Ne disposant que de 100 rn, on a 
réalisé 2 X 1.35 rn d'avancement avec 2 postes de 
havage. 
Composition de la couche : bas-toit 75 cm; charbon 
1 ,40 rn en 2 laies; mur schisteux. Etançons métalli
ques, bêles à section W. allée de 75 cm pour la 
haveuse et go cm pour le convoyeur, remblayage 
partiel de 1.50 rn alterné avec 1 .80 rn de vide à 
2 piles de bois. Voie de roulage centrale de 3,60 rn 
X 2.40 rn, soutènement cintré. Dans chaque demi
taille pendant 1/2 poste. t 7 hommes chargent le 
charbon miné, 1 homme évacue le charbon sur la 
voie; pendant l'autre moitié du poste, 5 homme~ 
travaillent aux bosseyements, 3 hommes havent et 
forent. 2 déplacent l'installation de transport et 8 
remblaient. 

En 28 semaines. la taille a avancé de 328 mètres. 
Rendement de chantif'r : 4-75 t. Profitant de l'ex
périence acquise. on a équipé la seconde taille d'un(• 
évacuation latérale. lt>s bosseyemt>nls ont été aug
mentés de 6o cm. Le reste de la méthode étant in
changé, toute la taille occupait 34 ouvriers, sur
veillants non compris. Le rendement chantier a at
teint 5 t pour une production de 190 t par havée. 
La taille a avancé de 31.5 m en 24 semaines. 

IND. C 41 Fiche no 7187 

A. SCOTT. Two practica1 applications of the prop
free working front system Deux applications du 
système d'exploitation à front dégagé. - Colliery 
Guardian. 1953, 21 mai, p. 625/630. l fig. 

Deux chantiers mécanisés sans tir en veine sont 
en exploitation respectivement depuis 9 et t8 mois 
dans les couches Barnsley et Dunsil. La première 
est une couche de 9 pieds d'ouverture mais par suite 
de la hauteur et d'un banc de schiste intermédiaire, 
on ne prend que 1,80 m. La haveuse montée sur 
panzer have à 2 niveaux (Austin Hoy et C0 ). la 
saignée est de 90 cm (bras supérieur incurvé vers 
le haut). La couche Dunsil a environ 1,40 rn avec 
faux-mur de 40 cm et en dessous 30 cm de charbon 
que l'on ne prend pas. Havage aussi à 2 niveaux 
la saignée inférieure étant de 1.80 rn et celle du des
sus de 0.90 rn (simples bras horizontaux). 

Disposition des chantiers : à Barnsley, taille 
double, go rn de chaque côté (vue du chantier). 
La hève de 3 pieds correspond à une production de 
340 tonnes. 

A Dunsil, taille de 180 m. Voies de ventilation 
aux 2 extrémités, une 3e située parallèlement à quel
ques mètres d'écart du chantier sert au transport 
principal et est reliée tous les 75 rn à l'une des 2 

autres. Le remblayage des bordures de voie se fait 
par scraper. La hève de 3 pieds correspond à une 
production de 270 t. 

Tableau des temps et des rendements. Comparai
son théorique avec les mêmes chantiers dans le cas 
où l'on retournerait à la méthode traditionnelle par 
minage : avantage de l'ordre de 50 % pour la 
méthode actuelle. 

La granulométrie est toutefois à l'avantage de 
l'ancien procédé. 

IND. C 4211 et Q 1132 Fiche no 7245 

J. HARDING. Doub1e-jib coal cutting at Upton 
colliery near Pontefract (Yorkshire). Haveuse à 
2 bras à la mine Upton près d-e Ponte{ract (Y orks
hire). - Colliery Engineering. 1953 juin. p. 225/ 
232. Il fig. 

Couche Barnsley de 4,10 m d'ouverture (trois laies 
de respectivement : 55. 115 et 145 cm en ordre 
descendant séparées par des intercalations schis
teuses, faux-toit et faux-mur). Seule la laie infé
rieure est exploitée actuellement - taille de t8o m. 
Vue de la haveuse (A.B.J.D.) qui coupe jusqu'au 
toit avec son bras recourbé (profondeur de saignée 
QO cm, le bras inférieur have au ras des couloirs 
blindés). Elle est montée sur convoyeur blindé 
Westfalia Lunen actionné par un seul moteur 
électrique à cage de 45 HP. Etançons métalliques 
G.H.H. avec bêles articulées Carlton front dégagé. 
Actuellement, le convoyeur blindé déverse sur un 
convoyeur à courroie Sutcliffe et de là en berline.:; 
remorquét>s par traînage; IPs projets sont faits pour 
le remplacement du traînage par des convoyeurs 
à bande Mavor et Coulson de 900 mm. 
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IND. C 4212 Fiche n° 6957 

E. KRITSCHEWSKI et E. KOLESSNIKOW. Ein
fluss der Schnittgeschwindigkeit auf die Arbeit
weise der Kombine Donbass. Influence de la vites
se de havage sur le comportement de la haveuse 
chargeuse Donbass. - Bergbau Teclmik. 1953 
avril. p. 153/156. 6 fig. 

Suite à des recherches exécutées en 1934 par 
l'Institut W.E.I. sur 134 haveuses, on a tiré les 
conclusions suivantes : 

1) en couche tendre, il est avantageux de porter la 
vitesse de la chaîne de havage à 2,50 m. 

2) en charbon dur, une vitesse de 2.00 m correspond 
au minimum d'énergie consommée; 

3) une réduction trop forte de la vitesse ne corres
pond pas à une réduction parallèle de rénergie 
par suite du blocage par le havrit qui s'évacue 
mal. 

Ces données ont servi de base à la construction 
des nouvelles haveuses et haveuses-chargeuses. LE-s 
haveuses ont suivant le type des vitesses de 1,83 m, 
1,90 rn et 2.10 m. La haveuse-chargeuse Donbass 
est établie pour 2,14 rn/sec bien qu'elle soit munie 
d'un cadre et prévue pour une proportion de menu 
importante. Des essais sur cette machine à des vites
ses différentes : t,o - 1.55 et 2,14 rn ont été effec
tués dans des couches diverses des 3 mines : Podjem
naja, Anna et Kaganowitch. Résultats. 

Tableau des conditions d'essais - Diagramm~ 
de la granulométrie du menu et consommation dP 
puissance en fonction de la vitesse de havage. Dia
gramme de la puissance du moteur principal en fonc
tion de la vitesse de halage (o.t à 0.5 rn/min) pour 
différentes vitesses de havage. 

Conclusions diverses, entre autres : en charbon 
dur, l'abaissement de la vitesse de havage à t m/sPc 
et de halage à 0.133 rn/min amène une économie 
d'énergie de tt %. 

IND. C 4220 Fiche no 7254 

R. SCHLUTER. Zehn Jahre Kohlenhobel. Dix ans 
de rabotage du charbon. - Glückauf. 1953, 6 juin. 
p. 537/545. 14 fig. 

Bien que le rabot soit déjà en usage depuis 10 
ans dans diverses mines, c'est seulement en marc; 
1953 que la proportion de charbon abattu par ce 
p~océdé atteint 6 % du total de la production. 
L auteur rappelle les premiers essais à la mine de 
Ibbenbüren en 193ï E>t les difficultés qu'il a fallu 
vaincre pour créer un engin efficace d'abattage 
mécanique. La première réalisation comportait un 
rabot scrap('r dont le travail d'abattage était facilité 
par df'ux saignées de havage. Dès 1942. cet appa
reil fut remarqué dans la Ruhr par sa grande pro
dudivilé et plusieurs mim·s IP mirent à l'essai; 0('1 

s'efforça d'améliorer la commandP, le déblocage et 
le soutènement associé. f)ppuis 1945. le rabotage 
s'est développé à l'étranger avec le convoyeur blin
dé Pl les autrPs dispositions qu'il implique. 

J .t· rabot f .ohbe qui sc· dislin!,!uP par une très 
gran dt· sf.curilr~ dt· fond ionnPment (•st représPnté 
,.Il mar..; Hf)) par f>O unités dans la Ruhr. L'étrangPr 
<>n tl c(i>jà itdu·lè f>-; t•t )7 ..;ont Pn c-ommandt•. Sur 

31 rabots à couteaux étagés du type utilisé à la 
mine Westende l'Angleterre en a retenu 22. Au 
cours de ces 10 années, il y eut 50 réunions de la 
commission chargée de l'étude du rabotage du 
charbon. L'auteur donne enfin un aperçu des efforts 
déployés, en Allemagne et à l'étranger pour l' ap
plication du rabot aux couches dures ou dérangées, 
le remplacement de l'effort de traction et la mécani
sation du soutènement. A noter un dispositif à sondP 
pour la mesure de la dureté du charbon. 

IND. C 4221 Fiche no 7048 

X. Der Schramhobelbetrieb der Zeche Thrislington. 
Installation de rabotage à la mine Thrislington 
(Angleterre).Schlëigel und Eisen. 1953, avril, p. 186. 
2 fig. 

Couche Top Busty (o.8o rn) pente 10°, longueur 
de taille 210 m. Le rabot ne coupe que dans un 
sens : contre la pente. 4 taillants disposés dans 
le même plan horizontal font une espèce de pré
havage pendant que 2 autres taillants verticaux 
effectuent le rabotage; ce travail est facilité par le 
préhavage. Cette disposition fait que l'abattage du 
charbon n'est pas localisé en un point mais se dis
tribue sur toute la longueur du rabot. La machine 
pèse 2.5 t. elle a 7 rn de long sur 0.45 rn de large. 
elle se démonte en 3 éléments. La profondeur de cou
pe est de 15 à 30 cm, la vitesse dans ce sens 5 rn/min 
et la vitesse de retour 10 rn/min. Le dispositif de 
traction comporte un treuil électrique à poulie à 
gorge de 40 CV. et un treuil de bobinage à tambour 
à air comprimé de 15 CV. Le mouvement de retour 
est effectué par un troisième treuil de 20 CV. Le ra
bot est poussé contre le front par les poussoirs à l'air 
comprimé du convoyeur à raclettes Huwood P. 8o de 
43 cm de largeur, t8 cm de hauteur puissance du 
moteur 40 CV. Etançons Schwarz et bêles Sc hl oms 
en aluminium. Lignes d'étançons parallèles lous les 
90 cm, écartement de,s étançons dans les lignes : 
t m. Traitement de 1 arrière taille par foudroyage. 
Un ouvrier tous les 24 rn enlève et replace les étan
çons, fait avancer les poussoirs à air comprimé et net
toie le charbon qui serail resté au toit. 

Personnel : 51 en taille + 10 au chargement et 
transport pour le chantier. On obtient 35 t de char
bon par coupe. Avancement journalier 1,50 rn -
production 300 t. Rendement global 5 t. 

IND. C 4222 Fiche no 7252 

G. S~UCK. Das Einbauen der Lobbe-Hobelan
lage m den Streb. La mise en place d' b t 
Labbe dans un~ taille. - Glückauf. 1953ung "mn 

0
°. 

p. 475/476. 1 hg. 1 
1. 

Mise au point d'un procédé permettant· d . 
l·f· 1 , t' d e srm-

P ' rer es opera •~nsd' e mise en place «:>t d'économi-
ser d tem~pbl P~ mam- œuvre. Installation du trPuil 
<'t 1 ~dca 1 P •.311 ou t6 mm) de longueur double de 
ce ur P a tar P. passant sur sa 1· d . 

1 d pou re e renvor · 
accroc la~f' f' 2 câbles aux·f· . ( . l' . 

. d 1 • ' raJres to mm) un 
servant a ~ui f•r a chaine à ·1 tt d l • 
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. h u ra 1ol. Ise (•n plac d 
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· fn par ePmPnl. 2 ou') 
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éléments pouvant être assemblés au préalable sur 
une rampe d'accès à la taille: une fois la glissière 
posée, mise en place du convoyeur avec emploi d'un 
des câbles auxiliaires et mise en place de la chaine 
avec l'autre. Mise en place des commandes: bou
clage des chaînes et fixation des extrémités. Gain 
réalisé à Rheinpreussen 4 : 45 %. 
(Résumé Cerchar Paris). 

'IND. G 4230 et Q 1160 Fiche no 7282 

M. FORESTER. A re vie vv and forecast of conti
nuous mining. Etat actuel et prévisions pour l'aba
tage continu. - Mining Congress Joumal. 1953, 
avril. p. 50/53 & 88. 5 fig. 

De l'« Entry Driver» de 1924 aux machines ac
tuelles : 172 appareils de divers types fournis pour 
92 mines, utilisés en 30 couches de t rn à 2.7 rn, 
exploitées en général par chambres et piliers. Sur 
les 172 machines : 93 sont en service régulier, 79 
en essai dans 34 houillères. Leur production en 
1952 a approché 8 millions de t, 153 fonctionnant 
le 31 décembre 1952. Reprise d'intérêt pour les lon
gues tailles en couches de moins de 1 rn, pour les· 
quelles les machines continues américaines sont 
difficiles à réaliser; essai de machines étrangères. 
Les transports et l'équipement avec machines sans 
rails. Contrôle du toit. entretien. aérage. Influence 
.Je l'abatage continu sur la diminution relative de 
t'importance des salaires dans le prix de revient. 
Diminutions et augmentations de divers chapitres. 
Au total. abaissement dt> 22 %. 
(Résumé Cerchar Paris). 

IND. C 4231 Fiche no 7244 

S. MERRY. The A B multi-disc cutter loader -
- Experiments at Annesley colliery. L'a batteuse 
chargeuse mu[ti-disques AB - Essais au cha-
bonnage de Anneslev. - Iron & Coal. T. R. 1953, 
5 juin. p. 1273/1278 & 1286. 7 fig. 

Exploitation dans la couche Oeep Soft. ouverture 
90 cm, charbon non destiné à la préparation méca
nique de sorte que la production de fin est sans 
importance. La couche étant très dure et désirant 
obtenir ]'abatage continu. la machine Anderson
Bayes choisie a été muni~ de disques s~ppléme~
laires pour prendre toute 1 ouverture ( 7 disques); 11 
y a pn outre un bras de préhavagt> de 68 cm avec 
chaine donnant unt> saignée de t 5 cm, un propul
seur à deux lames élimine le havrit. Le niveau de 
la machine est contrôlé par 2 vérins articulés à com
mandP hydraulique et elle t>st pourvue de disposi-
1 ir d' arrosag(•. 

La partie• de taille mécaniséP a ï8 rn de longueur 
(elle fait partie d'une taillt> doubl<>). Le déblocage 
Sf' fait par convoyt>ur blindé Huwood. 

l.es chassages aux deux t•xtrémités sont supportés 
par des élançons Dowty ainsi qm· la tailiP -
l'arri(•re taille est foudroyée sous la protection 
de piles métalliques avec pffondreurs MPco. Du 7 
janvier 1952 au 23 août d(• la même année> la pro
duel ion a atlt•int 10.440 1. 

Production par havée : 6o t - longueur totale 
havée : t t.6oo m. Rendement moyen : 3.9 t. Pro
duction de < 22 mm : 75 %. 

D. PRESSIONS 
ET MOUVEMENTS DE TERRAINS. 

SOUTENEMENTS. 

IND. D 22 Fiche n° 7234 

H. JAHNS. Die Messung der Festigkeit des Han
qenden und Liegenden im Strebraum. -MPsure dP 
la solidité du toit et du mur en taille. - Glückauf. 
1953, 9 mai. p. 445/454. 13 fig. 

Utilisation pour les mesures d'étançons hydrau
liques « Eisenwerk-Wanheim » transformés en pres
ses hydrauliques. La pression est développée dans 
l'étançon par une pompe dont la capacité est de 
40 tonnes. On a fait des mesures d'enfoncement 
dans le toit el dans le mur avec des plaques de 
différentes sections comprises entre 50 et 500 cm2

• 

Dans beaucoup de cas, avec les sections de base 
des étancons habituellement utilisés dans les mines 
allemandes, le mur est poinçonné pour des char
ges inférieures à celles pour lesquelles ils ont été 
construits. 

On constate : 

1) des variations très importantes de la résistance 
spécifique du mur d'un point à l'autre de la 
taille et parfois même en des points très voi
sins; 

2) une diminution de la résistance spécifique elu 
mur avec le temps. 

Dans un exemple. on constate une diminution 
de 40 % dans une allée ouverte depuis 48 heures 
par rapport à celle du mur fraîchement découvert. 

Exemples de mesures faites dans différents chan
tiers de la Ruhr. Discussion et interprétat-ion des 
résultats - Conclusions pratiques pour la conduite 
de l'exploitation. Dans le cas envisagé, on aurait 
intérêt à employer des étançons à grande surface 
d'appui (170 cm2 par ex.) et pouvant supporter 
20 tonnes. Il est préférable d'abandonner au mur 
un sillon de charbon de quelques centimètres. La 
~fondation ainsi donnée aux étançons est plus soli
de que le mur même de la couche . 

IND. D 40 et D 60 Fiche no 7149 

W. MAEVERT. Der Ausbau in den Abbaustrecken 
und Abbaubetrieben der Zeche Sachsen. Le sou.
tènement dans les voies et chantiers de la mine 
Sachsen. - Glückauf. 1953, 23 mai. p. 497/503. 
8 fig. 

Courte description de l'évolution du soutènement 
dans les voies de chassage et dans les tailles de l11 
mine Sachsen - ~isement en plateure. A ce propos. 
l('s imperfections dE-s méthodes actuelles sont expo
sées Pl quelgues propositions sont soumises. Les 
changements survenus dans le soutènement des 
chassagPs et dPs tailles fournissent l'occasion à 
l'auteur d'étudil'r l'évolution de l'emploi dP person
•wl tant pour la pose que pour 1' entretien et pour 
le plac('mf'nt t>t l'enli>vem('nt des divers('S espèces 
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de soutènement utilisées au cours de ces 20 der
nières années. 

La pratique dans les chassages du soutènement 
métallique arqué a montré d'une façon indiscuta
ble sa supériorité sur les anciennes méthodes cou
rantes bien que sa faible aptitude à la charge soit 
un inconvénient résultant du mode actuel d' assem
blage. Le remplacement du bois par l'acier dans le 
soutènement des tailles a non seulement amené une 

· économie de bois mais aussi donné lieu à l'accrois
sement du rendement prévu. 

Depuis la fin de la guerre le progrès du soutène
ment et l'augmentation du rendement ont été pour
suivis à grand renfort de capitaux, de peines et 
d'efforts. 

Cependant, jusqu'à présent on n'est parvenu qu'à 
atteindre le rendement abatteur qu'on avait déjà 
avant la guerre. On n'a pu obtenir ni accroissement 
du rendement chantier, ni de rendement général. 
Le zèle qu'on a déployé à la mécanisation et à la 
modernisation devrait amener une plus grande et 
plus rapide amélioration. 

IND. D 41 

A. SCOTT. An approach to the prop-free working 
front system. Progrès vers la réalisation du front 
de taille dégagé. - Colliery Guardian. 1953, 14 
mai, p. 593/599. 2 fig. 

Suite à une visite des ingemeurs des mines an
glais dans la Ruhr, les avantages du front dégagé 
ont été mieux appréciés et jugés susceptibles d'être 
utilisés avec fruit dans les mines anglaises. Le néces
saire a été fait pour introduire ce système à la mine 
n° 4 (district de Carlton) de la division N-E duN. 
C.B. 

Il existe divers types d'étançons appropriés mais 
l'auteur se limite à celui qui a été utilisé : le G. H. 
H. du type lourd noté : D.Z. Les courbes d'essai 
de charge réalisées par le N.C.B. sont reproduites 
avec étançon lors de la mise en service et aussi 
après 1 à 3 ans de service. On en déduit certaines 
améliorations à apporter dans la construction. 

L'auteur expose ensuite les avantages qui résul
tent du front dégagé. Divers essais de charge des 
bêles avec mesure de la flèche sont renseignés. Il 
décrit ensuite succinctement le convoyeur blindé 
utilisé. le foudroya ge et l'éclairage co1lectif du 
chantier. 

IND. D 47 Fiche no 7253 

O. KUHN. Die Mechanisierung des Strebausbaus. 
La mécanisation du soutènement. - Glückauf 1953 
6 juin. p. 545/554. 25 fig. 

Pour retirer tout le profit possible de la mécanisa
tion de l'abattage f't du chargement en même temps 
que pour réalisf'r un mPiiiPur contrôle du toit, il 
esl nécessaire dl' réaliser un sout<·nf'menl en forme 
de chassis. léger et à progrPssion mécanisée. 

Des projt>ts dans n· st>ns ont été proposés Pn Al
lemagne depuis l C)l2 (\\!issemann) - Hamme) en 
JQ2H -- Kl1•in en 1 Q)O - HipJwl Pn 1940. Ils n'ont 
pas (~lé ut ilisès 1·n praliqw· parn· quf' trop rigides 
pour s'accommoder d1·.; ,·arialions d'omN~rture d'une 

taille et surtout trop encombrants. En 1943 Schlo
bach propose 2 étançons hydrauliques solidarisés 
par cylindre hydraulique horizontal : mais c'est en-

. core trop lourd et la guerre ne permet pas de pour
suivre les essais. 

Depuis 1951 la D.K.B.L. a repris le problème. 
Un dispositif simple et peu encombrant est réalisé. 
Deux ou au maximum 3 étançons sont reliés à la 
base par des barres horizontales en profilé, arti
culées et de longueur approximativement égale à 
la havée. La tête est surmontée d'un étrier dans le
quel passe la bêle et au-dessus se trouve un sabot 
qui peut suivre des irrégularités du toit. La firme 
Metallwerk de F rankfurt utilise les étançons hy
drauliques et la firme Wienemann de Bochum les 
étançons à friction. Dans les 2 cas, le ravancement 
du groupe de 2 ou 3 étançons solidaires sc fait au 
moyen d'un chariot à galets ou à patins (suivant 
l'ouverture) qui prend appui sur les 2 éléments de 
soutènement voisins de part et d'autre et qui sup
portent la charge pendant le temps très bref du 
ravancement. Le tout est en métal léger et est étudié 
en vue du foudroyage ou du remblayage pneumati
que. Des dispositifs appropriés sont étudiés pour 
les gisements en dressant. 

Des études similaires sont en cours en Angleterre 
et en Russie. 

IND. D 5121 Fiche nu 6982 
J. VENTER. P. STASSEN et O. de CROMBRUG
GHE. - Le remblayage par raclage. Inichar. 
Bulletin Technique 1Mines. 1953, no 38, 1er avril, 
p. 739/749, 13 fig. 

Un nouveau dispositif de remblayage par raclage 
des pierres de bosseycment a été mis au point en 
1951 à la mine de Shirebrook dans la division des 
«East Midlands» (Grande-Bretagne). Le procé
dé est particulièrement intéressant en couches min
ces et on en retire le maximum d'avantages quand 
le bosseyement de la galerie est exécuté dans le toit, 
en arrière des fronts, au droit de la havée à rem
blayer. Le matériel mis en œuvre est simple et robus
te; il comporte un treuil à deux tambours, un scra
per basculant qui fait office de pelle pendant la 
marche arrière et de racloir pendant la marche 
avant, des câbles et des poulies de renvoi. Deux cas 
d'application dans d<"s couch<"s de 8o cm et de 45 cm 
sont traités en détail. Il faut environ 2 heures 1/2 
p?ur me!tre en taille les pierres du bosseyement 
d une vo1e de lransport de 3.30 rn X 2.40 rn de sec
tion dans une couche de 45 cm d'ouverture. Dans 
cette couche, 7 hommes creusent les deux voies (par 
passes de, 1,35 rn) et assurent complètement la sécu
ri~é de 1 arrière-taille sur un front de 72 mètres. 
C est une performance qui mérite de retenir l'atten
tion et qui fait bien ressortir l'intérêt du procédé. 

IND. D 53 Fiche no 7203 
E .. ~1ER. Verschleiss von Blasversatzrokren und 
Krummern. Usures des couches et ft'\' t • d 

bl S .. - · .. au enes e 
rdm ayage. - chlagel und Eisen (953 ma· 
271/273. 1 

1. p. 

. Le remhlayag<" pneumatiqm• (•n All<'magne de 
1 Ouf'st <"ntraine annm·llemf>nt unn_ de' __ _ d t' ' - P('ns(~ e ma e-
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riel s'élevant à plusieurs millions de R.M. que la 
Direction des Mines s'est efforcée de réduire par 
des études confiées au Bureau d'Ingénieurs H. 
Wahl. Les résultats ont été publiés et le présent 
article donne un· résumé. Il passe en revue 
les points suivants : 
1) La dureté de l'acier à choisir. 
2) Le matériau de remblai à utiliser en vue de pro

longer la vie des tuyauteries. 
3) L'influence de la position des trous dans les 

tuyauteries. 
L'auteur donne' un tableau des résistances et des 

prix de divers modes de fabrication- acier étiré
acier coulé - fonte trempée - revêtement en 
basalte. 

E. TRANSPORTS SOUTERRAINS. 

IND. E 10 Fiche no 7257 

C STEPHAN & H. WITTE. Die Wirtschaftlichkeit 
v~n Ruckverfahren für Strebefordermittel. L'éco-
nomie du procédé de déplacem_e~t du convoveur de 
taille. - Glückauf. 1953, 6 )Wn. p. 577/580. 

A la mine Prosper de Bottrop. des recherches 
ont été effectuées pour déterminer la façon la plus 
économique de ravancer les convoyeurs. 

En mars 195 t, la proportion de production par 
front dégagé a atteint 62,8 %. Cette production a été 
réalisée par t8 tailles dont 16 à panzer et 2 par 
transporteurs à raclettes à chaine centrale (système 
Cuylen). Pour l'avancement des têtes motrices, on a 
utilisé des cricks. Pour l'avancement du moyen de 
déblocage. on doit distinguer : 
1) les installations avec un poste de ravanceurs. 
2) Dans les tailles à rabots, le ravançage automa

tique par poussoirs. 
3) Les abatteurs ravancent eux-mêmes le matériel 

à la fin du poste. 
Les auteurs ont établi des tableaux statistiques 

des résultats obtenus dans les divers cas et les 
mêmes tableaux sont reproduits pour le mois d'octo
bre 1952. On en déduit un tableau comparatif qui 
montre le prix de revient en D.M/t. En mars 19~1 : 
l'équipe des ravanceurs coûte 0,64- les poussoirs : 

0 •49 _ et les abatteurs 0,36 en moyenne. 

En octobre 1952. on a respectivement : 0,77 -

0.42 et 0.57. 

IND. E 1311 Fiche no 6995 

s COOK et B. HOULDEN. Field trials of non
i~flammable conveyor belting. Enquête sur les 
courroies ignifuges de convoyeurs en seroice. .
OoUiery Guardian. 1953, 23 avril, p. 497/504, 1 f1g. 
Résumé dans Iron & Coal T.R. 1953, 24 avril. p. 

944. 
Indépendamment de toute prescription, le critère 

d , · 1·f est celui de la pratique. Depuis le désastre de 
eCJs d Il . t 

C JI des esais avt•c es nouve es courrmes on · 
reswe . 1 1 b . 1 t' f· 'té entrepris dans ('S 6 c 1ar onnages qm es u 1 •-

:pnl depuis 1951 (tablf'au des résultats). E~sais 
sur les courroies ignifuges en P.V.C. pour deter-

miner la durée d'usage et les inconvénients éven
tuels. Deux genres d'essais ont été envisagés : les 
premiers sur un "grand nombre d'unités, en vue de 
déterminer ce qui met fin à la vie des courroies: les 
seconds en nombre plus réduit, pour déterminer par 
comparaison la durée d'utilisation des divers types 
de courroies. 

Les résultats acquis jusqu'à présent signalent un 
ramollissement du P.V.C. avec la température, 
tandis qu'à basse température il devient cassant. On 
a objecté qu'il glisse plus facilement sur les pou
lies que le caoutchouc. Ceci ne concorde cepen
dant pas avec les essais de laboratoire. La sépara
tion des plis a été la cause la plus fréquente de mise 
hors service. 

En conclusion, il y a lieu de trouver un mode de 
contrôle intermédiaire entre le laboratoire et les 
essais en chantier, trop nuisibles à la production. 
Des essais en surface sur convoyeurs à grand débit 
pourraient convenir. L'emploi des bandes ignifuges 
est susceptible d'accroître énormément les frais de 
remplacement des courroies déjà très élevés (17 mil
lions de S:: en 1951). Les essais ne doivent donc 
pas être freinés mais doivent tendre à réduire le 
coût signalé. 

IND. E 1322 et B 4211 Fiche no 7124 

F. SCHEER. Betriebszusammenfassung in steiler 
Lagerung mit Hilfe der Bandzugfërderung Hern
scheidt-Grebe auf der Zeche Konigsbom 3/4. 
Concentration en dressant à l'aide elu convoyeur 
Hemscheidt Grebe à la mine Konigsbom 3/4. -
Glückauf. 1953, 25 avril, p. 389/398. 20 fig. 

Gisement : synclinal dont la lèvre nord est incli
née entre 8o et 9Q0

, la lèvre sud de 55 à 65°· Le 
faisceau comprend 1 o couches de Ida Ernestine à 
Schottelchen 2. 7 couches ont leur puissance com
prise entre 3,50 rn et 1,80 rn et 3 entre 1,30 rn et 
1 m. Il y a 230 rn de morts-terrains. un niveau à 
375 et l'autre à 496 rn de profondeur, une zone 
stérile de Boo rn sépare les 2 flancs au niveau de 
375· Les niveaux de retour d'air sont à une tren
taine de mètres sous les morts-terrains. Des puits 
intérieurs de 4,5 rn de 0 relient les différents ni
veaux au N et au S et les étages sont divisés en 
3 sous-étages avec niveaux où jusqu'à présent le 
transport se faisait à la berline. 

Ce procédé entraîne beaucoup de frais d'entretien 
el de retard dans le transport des produits. Le trans
port sur Hemscheidt a été essayé - description de 
l'installation (pour principe, voir fiche n° 6207 /E 
1322). Avec ce dernier. le déblocage des chantiers 
mieux assuré et les recarrages de voie inutiles, 
cependant la havée journalière de 1.30 rn n'était pas 
encore possible par suite des retards dans l'amenée 
des remblais : ceux-ci étaient déversés manuelle
ment avec un culbuteur roulant. Pour remédier à 
cette situation on a eu recours au convoyeur Hem
scheidt complet avec flasques (Bultec Mines 26). 
Avec cette disposition, la havée de 1.30 m par jour 
a été réalisée dans 3 tailles et les rendements ont 
été portés de 1,8 à 2.4 t. 
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IND. E 23 Fiche n° 7031 

J, CUMBERBAT.CH. Locomotive and mine-car sys
tems - Sorne suggested layo uts. Trans port par 
locomotives et berlines au fond. - Projets d e dis po
sitio n . - Iron & Coal. T.R. 1953, ]•r mai. p. 981 / 
986. 12 fig. 

L e choix d es dimen sions d <' la be rline es l fon c
l'ion des dimens io ns du puils . d es point s d e c ha rge
m ent et d es ga leries où elfe doit c irculer. D ans les 
nouvelles mines. la capacité va jusqu'à 5 tonnes. 
Ces grandes dimens ion s ont l'avant age d e la robus
tesse e t a vec les métaux légers la réduction d e la 
proportion du poids morl: n'é tan t plus sou m ises à 
la gymnas tique d es ancien nes berl ines. leur v ic 
et les frais d 'en tre tien son t no ta bleme nt rédui ts . Les 
essieux mobiles son l recomma nd a bles; les fre ins 
individu els bien que suje ts à con troverses sont 
indispensables sauf en cas d 'a ll ache perma nenl r 
à la locomotive ou à la chaine d' enlraine me nl. L es 
accouplements e l les butoirs d oivent ê lrc é l udiés 
e n vue d e réduire les chocs et pour un se rv ice faci le. 
il es t bon qu'ils soien t numéro tés. Les \ 'O ies sur 
b illettes en bois im prégnées e l b a llastées sonl recom 
m a ndées. Disposition des c intrages dans les poi nt s 
s ingulie rs te ls q ue départ d e vo ie la térale. garage. 
tournage a ut our d es puil s. Le ra il de 25 kr:r <>si 
con seillé - La penl c vers le puit s 2°/, .. ,. 

!ND. E 253 Fiche no 7133 

G . IMOHR. Uberblick über die Bauarten von Ak
kumulatorgrubenlokomotiven und Vergleich der 
Batteriearten. Vue d'ensemble sur /cr construction 
des locomotives à accum u late urs pour les mines c t 
comparaison d es di vers ty pes de b all cries. - Glü
ckauf. 1953, 25 avril, p. 418/ 421. 10 fig. 

His toriq ue - les p remières <> n A II <•magne da le-ni 
d e 1893. Actuellcm rn l la puissance nll e in l 32 1<\1\1 
comme puissa nce moyen nP horaire. Le s «van la(!es 
qu'e lles présenlc n l au poinl de vue sécur it é f'l in
nocuité assur<>n l lrur avenir. Vue dP qu<' lques locos 
d e 1 1 kW en r hàssis norma l à )2 1<\ V Pn châss is 
doub le. 

E tude corn pa ra i ive des ba li e r i e.~ à é• lec l rodes en 
plomb à g ri lle ou non e> l en nirl<e l-cadmium. a u 
poin t d e vuP durée de v ic-. réqularil é dP la lr-ns ion 
Pl de l'ampérag<'. d u poids <'i du prix. l .n compara i
son de 4 ba ll<-ri<•s rk )OO a mpè-n·s/ lwur<' nvPc ) 
heun·s de ~<·rv i ((• conl inu rP~p<· < · l iv<·nH'Il l : à g rill<· 
d<' lon(!ue dur<'<' (CJ-i'vla) à urill <· - à pla 
ques formées - Pl au n ic l<P l-cadmium. donn<· 
Prix par I<W h : 214 - 232 - Wtl - ïH I D. 1. 
Prix comparatif d'<·n lre liPn : 

1 - I .OH I .Mtl - )·Ï· 

!ND E 412 fiche n" 7204 

D. POWELL & H. WILIJAMS. Sorne expenences 
m the dynam1c brokmg of A .C wmders L<> {rei 
tlrlÇJI' dvnamif[HC' de•' mcw/1in?s cl'l':dmc lion it rou 
rani cdt <>rnutif nch ultcd ' d eYploilcdion . - The 
Mining Electrical & Mechanica1 Eng. 1953 mm, n'' 
'39?. rJ 351 3Fi7 17 f1 g 

\\~ltllttJ.,!f'' cftr !Jt • Îrl,t!.!t' j)<ll Ïttjt•IIÏ(IIt clf · t IJlf J'f ll l l 

, 111 tlinn cldn ' 1, ... t,tftll du 11101, ., ,, ' 'Il t, . fn· irHH!t ' 

mécanique (moindre u sure des freins. souplesse), 
sur le freinage pa r contre-couranl (économ ie d e 
courant. diminution d es poin te s d e con sommat ion. 
des pointes de len sion ro torique cl d u dégagemen t 
d e cha leur. so llicilalion moin s ~évère d e l'apparei l
lage. souplesse) el sur le· groupe \ !\lard -Leonard 
(économ ie). 

L'injec ti on d e cournnl cont inu dans le s lalo r 
tra ns forme le m ote ur e n alterna teur. débila n l sur la 
rés istance rolorique d e réglage. P o u r compenser la 
réaction d'induit qui pourrai t réduire: le couple d e 
fre inage. un trans forma teur est rnonlé e n série d a ns 
le circuit roloriquc. Ce tra nsformateur a lime n te un 
redresseur au séléni um qui in jecte dans le stator 
un courant de compensat ion. On obtien l a insi un 
couple de fre inage adapté à la c ha rge même à faible 
v ilesse. On peul réa lise r d es vitesses égales à 3 % 
d e la vil rsse nomina le. Ln puissance fournie par le 
réseau pe ndan t le fre inage es l ré duit e à quelques 
k \!\! . Nombreux exe m p les d'appl ical io n avec sché
m as é lect riques. d ia ~rarnm es de charge d <' couran t 
c l d e couples. calculs d e consommai ion cl compa
ra isons d e prix d e rPvien l. Effet sur les câb les d ex
lraction. Commande du rhéoslal à liqu idf' par 
scrvo-mol eur h ydra uliqw• avec limil nl io n aulorna
l ique d e l'accélé ra i ion . E t ude du levier d e commande 
(à course double ou à course s im ple). 

!ND. E 412 Fiche n° 7219 

W. WŒSElVIEYER & M. ZORN. Grosse Gleich
strommaschinen. Crosses m oc/1incs ir co uront co nli
tHL. - Elektrotechnisch e Zeitschrift. 1953, 1 ,.,. juin , 
n" Il, p. 339/ 342. 6 fig . 

~loleurs de machines d \·x lraclion . m olcurs de 
la minoir. généra trices \ 1Vard-Leona rd. 

R e la tions e nt re les dimr-ns ion s d 'une• mac hine. 
!<on in f'rli<> m écanique. sa pui ssanc<> el son couple 
m axim u m. Conslan le de• lf'rn ps. Limitat io ns irn
poséf's pnr la lens ion r n lre ba rres vo is ines pnr la 
IC" ns ion d e commulalion <'1 par ]'écha uffc·mr-nl. La 
p lus f;(rosse machi ne d' r-x l rac lion actu<> IIe est équi 
pée d e d <> u x m olc·urs d <' '3·930 I<W c l1ncun . 42.5 
t / m in . déve loppa nt c·n s<•mbiP un momenl effecti f de 
1Ho lo nnrs/ m <-l re e l un mom<•nl m aximum doub le. 

O n peu l réa li s<>r aduellem<·nl des rno rnPnl s dfec
lifs de• 120 lo nn<'s/ m<"'rP pnr rnoi Pur (vPn iil nlion 
fnrcéP). 

Progrè-s rérenls : cons l ru clio n soudée·. insonori 
~•lli on d <> s géné ral ricc·s \.VL. ven l ilalion forcée à 
1 in uil ou,·c·rl ou f<•rmé. Trnjel d e l'n ir d1• rdroidi s
S('mPn l dan s les mncl1 inl's . Avnnl ng<•s cl<• ln v<• nli 
la l ion forcée. suri oui pour l<'s m nchinc·s d' <'X l rn cl ion 
il < ommnndc· d irc'f l<· OLI ln v<·n lilnlion nni<Jn•Il l' <'S I 
l n·~ in ~ <Jfri sn nl<- par 'ui l<· du pr·l it nomb r<' de· lour~ 
c· l cl<·s i1rrî• ls fn;qU<•n ls. 
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!ND. E 522 Fiche no 7131 

G. DROPMANN. D;e Uberwachungseinrichtun
g en in Grub3nsignalanlagen. Con trôle cles in stal
lcLiion s d e sign alisation souterrain es. - Siemens 
Zeitschrilt. 1953 avril, n o 3, p. 160/ 164. 4 fig. 

- R elais à manque de lension donnanl' l'alar
me quand la tens ion lombc à go % de la valeur 
nomina le. 

- Rel a is à dé fa ut ~ de !erre : un contacteur. 
ac t ion né pnr un pel il m oteur synchrone. re lie le 
re la is a li ernalivcmc nt à chacu n des deux conduc
teurs d u c ircuit d e s ign a lisat ion. Le rela is provo
q ue l'alarm e· s i le courant de terrr dépasse 1.5 rnA. 

- Verrouillag<' en tre les portes du puits et la 
machi ne d 'ex traction. 

- Appareil enregistreur dP s ignaux cl de la 
v ilcsse de la cage. en registran t 9 indications c l 
perm ell a nl de com pter le nombre de coups d e cha
que s ign a l. Le p apie r a 142 m1~1 d e largeur ct se 
d é roule à la , -:lesse d e 480 mm par heure. L es indi
cation s res lcnl v isibles pend ant 20 minutes. 

F. AERAGE. ECLAIRAGE. 
HYGIENE DU FOND. 

!ND. F 11 Fiche n° 7030 

D .SCOTT, R. HUDSON, F . H INSLEY. A ventilation 
calcula tor. The solution of network problems. f'.1l a
cl1ine à calcu l po ur Penti/atiou. Solution clcs pro
b lèmes de réseaux. - Co.lliery Guardian. 1953, 30 
avril. p. 553/ 556. 3 fig . 

D a ns les réseaux de vcnli lnlion. on doit pouvoir 
c·sl imer les modifica tion s apport ées par : 
a) l'adj on cl ion d e nouvelles galeries au ci rcuil: 
b) ln mise <' n œ u v re d<· n ouveau chan lier ou l'ar

rê ! d e cha nlier é pui sé : 
c) le placem ent ou l'enlè•wmen t de ventilateurs. 

L es circuit s parnllèlPs cl simplem en t en série ne 
préscniC"nl pas d e d ifricultés. Les réseaux complexes 
doivent sc• résoudre par approximai ion cc qui prend 
bea ucou p dr lemps. En vue d<' réduire celui-ci. l\11. 
D. R. Scoll a ét udié un cn lculaleur d e réseau. 

Principe : les résc·aux dC" venti lat ion son l' sou m is 
a ux lo is de Kircl10ff : press ion = i<'nsion élect rique; 
débit = in lpns il é é lectrique. E t comme H = KQ" 
l'équiva len l d P la résislan n• é leclrique. = KQn-l 
= S. Cc·ll c• Ya l<'ur incluant le d éb it n esl connue 
qu 'à posteriori. e lle doit donc ê lre supput·éc. On 
Jane<' ensuite un cou rant dans des résistances corres
pondanic's e l on di ri g<' jusq~'n concorda.nce: A _ ~Pl 
r- fre l un coffret pori<' 54 rhcoslals rolal1fs a reSIS
ta nce varia b lP don l Ir m ax imum variC' lu i-m ême clP 

2 '50 à 250.000 o h ms. Ampè-rPrn(• tn• C'i vo liomèlre .sonl 
placés à côlé dc•s rhéosln ls . Sur une face verl1ca l<' 
sil u(·c· derri i•rc• ~<· 1 rOU\'<' un jeu de b roches pour la 
;nise en cirr <Jil des ri>sislanrPs rpprésenl·anl IP ré-

] 'nmtJèremè lrr- comporl<• ) shunts cl pc•rmf'l 
se a li . - c ' j ct ' j . cl , 3 
dPs Jeci urrs rorrespondnnl a c c•s c Jfis <' o ~ 100 m 

1. · a r ·c·conde 1 <' , ·ollmrlr<• rnc'S II rP de o a 200 V. c n 1 r Jl• ' · - . J , 
C<' q u i corrc·spond à cl<·;; iJI'I'~~ IOII~ c· o a 500 mm 

'

.. 1: •. 1•1111 >1(' d' u n ca lcu l d (' résPil U : on adm('l 
L <n u. ~ •" . d .. 

.. l 'ct t• c· ct u <' n =- 2 . 1 uni lé pral iquc e res 1slann· ô' ll p tcl 1 

c.:-:1 nlor~ 

mm d'eau X 1000 
Rp = 

La règle de correction correspon d à 

1 

S,, • , = - CSr + KQr). 
2 

Le prototype a été établi par la fi rm e 1as.h & 
Thompson Ltd (p. 559) . 

IND. F 122 Fiche nu 7094 

P. MOEBIUS. Die Abwi:irtsbewetterung, ein Mitte l 
zur Klimatisierung heisser Betriebspunkte. Le- ra
bat-vent comme nto vcn de ré{ rigérotion des points 
Je la mine à tempé~ature plus élevée . - Bergfrei
h eit. 1953 mai, p . 173/ 177. 1 fig. 

R appel de la définitio n du rabal-venl : venti la
tion descendant le long du front de lai lle. Procédé 
in terdit par la réglementation. R a isons de cette in
terdiction : entre autres. tendance à l'accumulation 
du grisou dans les points hauts. D'autre part. éva
luation d es divers apports d e cha leur en fonct ion d e 
l' allongemenl d es chant iers : cha leur d'oxydation. 
refroid issement du cha rbon pend ant le transport'. 
énergi e électrique. chaleur des roches. chal eur d e 
condensation. cha leur emportée par l'eau. Pour la 
p lupart de ces poi n ts (sauf la chaleur d es roches 
qui est indifférente) il y a avantage à amener l'air 
par 1<' haut de la laille. L<> degré d'hum idité d e 
l'air en est réduit el au point de vue poussières, 
l'aérage et le transport se faisant· dans le même sens. 
il y a évidemment moins d e poussières dans la laille. 

L 'auteur con clu t q u' il y a des raisons climatiques 
1'1 économ iq ues pour ne plus reje ter à priori le 
rabal-ven l. m ais que dans certains cas il y a lieu 
d'y recourir avec prudence eu égard aux dangers 
qu'i l comporte. 

IND. F 22 Fiche n° 7261 

W. VANCE et F. HINSLEY. Measurement of lire
clamp emission. Mesurages d e dégagement de gri
.<nu.- Iron & Coal T .R. ! 953, 12 juin, p . 1329/ 1337. 
10 fig. 
Colliery Guardian. 1953, 18 juin, p. 751/759. 10 
fig. 

La première référcnc<' à la présence de· grisou 
dans les m in<'s anglaisPs datf' de 16ïO ( T homas 
Shirley rapport à la Société Royale) . Le contrôle 
absolu du grisou n'C'sl pas encore réal isé à l'heurP 
ncluelle. L 'article se ra pporl <' à d<'s mesures fait es 
dans une mi ne du ollinghamshire. Les 2 puits 
onl 6.ï m cl(" 0 el 840 m d e profond<'ur: on exploi te 
la « Top Hard » appelée aussi B arnsley. T oil de 
schisl<' noir - 2.40 rn de charbon <'Il 4 sillons. Ven
tilateur \ Vall<rr dr j)O HP - débit m oyc·n 150 m"/ 
src. dépression 150 mm corr<'spondnnl à 190 mm au 
fo nd du puils. Pc·ndant les l'Ssnis. il y ava il en oulrc 
t•n sC:·ri<' un venl ilnl<··ur Aérex à 2 lurbint•s pincé sur 
1<· retour princi pa l du quarliN l .- E. - puissann· 
)OO HP. 0 209 cm - débit 62 m:1/sec nvec t OI) 
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mm de dépression . Les v itesses dans le fond ont été 
mesu rées avec un a némomètre N egretl i & Zambra. 
et le cubage du grisou a été tiré d e la teneur en 
% de I'aérage par mesure d irecte au grisoumètre 
(précision 0.2 %). Vue en p la n du c hantie r étu dié. 
avec ten eurs en gri sou. D e !"e nsemble de ces mesu 
res. on a ti ré des diagra mmes q u i donne nt no ta m
m ent : 

la répa rtit ion de la te ne ur en grisou d a ns la 
la ill e et da ns le re tour d 'air : 
sa va ria tion en différents point s de la sec ti on 
d'aérage : 
les varia tion s da ns le lemps cl avec IC's va ria 
tions du débit d 'air. 

La formule de W in ter (Giücka uf. 195 1. 26 ma i) 

F e X 100 
teneu r en gri sou + C 

Q 

est confrontée avec les mesu res fa it es : en réa lit é 
la teneu r en gri s? u diminue b eaucoup moins que 
la formule ne 1 indique à pa rtir de 10 m 3/ sec 
(d ? ns la section norma le). Ceci provient d e cc 
q u u n supplémen t de déb it d 'a ir de 1.25 m:l entra îne 
une émission d e grisou supplément a ire q u i accroit 
fa te neur d e 0.34 %. 

IND. F 24 Fiche n" 7134 

P. SCH~. Die Entwicklung der Grubengasab
s~gung 1m Jahre ! 952. L 'évolu ti.on du ca ptage d e 
w~sou au cours de l a nnée /952. - Glückauf. 1953 
25 avriL p. 42 1/ 424. 6 fig. 

Au cours d e l'a n née su sdi te' . il s'est ten u 3 con fé
rences sur le sujet : le 1 o ja nvier. à l'VIons. 
fe 2 1 avril. à S toke-on-T renl (Angleterre'): 
du 23 a u 27 ju in . à L eob e n (Aut ric he). 

Au cou rs d C' l'année 1949. IC' nomb r<' d C's mim•s 
captan t le gri sou s 'est accru de 8. r n 1950 de 2 1. <'~ 
195 1 de 35 e l en 1952 de 23. 

Ra le ntissemen t da ns l"acc roiss<:'menl de. à ce q ue• 
la plupa rt d es mines belges el sa rroi ses qui le fl C'u 
ve~ l on t réa li sé le cnplap-e. il ne resle dC' la ma rgC' 
cru Pn Grand c•-Bretagne e l da ns la Ruhr. 

Le captage moyen par mine qui é lni l 1.03 mil 
l ion de m 3 dé passP 3 milli on s de m:l de C H • e n 
1952. S tat ist ique me nsuelle d u cnpli1 Q' C' da n s ln 
Ruhr au cours df's an néC's 30-3 1 Pl ')2 . pou r n· lll
dC'Tni (• n·. la p roduct ion Ps i plus q ue douhléP. li y n 
c· ~ o minC's a vpc )O.O<_>O m"/i d1· C H• c·n 1930 - 0 
mmes a vC'c 47.000 m·'/i en 1()') 1 C' l 1.1 minc·s avec 
1 oo.ooo m='/j C'n 1952. 

IND. F 24 Fiche n" 7256 

G . FROTSCHER. Dre issiq Monate Grube nqasab
saugung auf der Zeche Victor" a Lünen. Tr,nte moi~ 
de captaw' de qrisou à la mine Victo ri(l . Lunc>n . 
G1ückauf. 1953, 6 juin. p 562 568, 3 fig. 

R c· présc•nlalion ~ l érc;o(!ri'l phiquc• de ·.; .;oncf rlt:(('~ a u 
n iv1·au n" 1 cJ, . lc1 mine· \ 'ic lori.t <Hl ) 1 dc'c ernhre 
l {))l. 1-:x po ... è cf, .~ l'onditioJh !.!<' olo!.! iq u c·, r·l lt ·< l111i 

Cf lll ' ' · O n ' d c·x ploil (· de · I{)OK à 1() 1) cf, ., 1 oud u·~ 
cf

1
•
111

i c-1 q u,orl !! T.t-'' '' qui n on t fl" ' clorl ll t; cl, . cl il' 
fic 

1
d tc'• \ 1 tt ll' llt ·fl11'111 l' t·xp lo il a licJII , ,. cfc;vd oppt · 

dans le g isemen t gras supérieur nota mme nt les cou
c hes M a thilde ( 13) Mathias (9) e l G retchen (5) 

pendage 25 à 50°. L'exploita tion de la cou
c he n° 13 a débuté en juin 19LI9 da ns le qua rtier 
Sud , c hantiers à l'est ct à l'oues t. Avec l'avance
m ent journa lier d e 1 m le d égage men t de gri sou 
res te d a n s les li mites ha bitue ll es. 

L'exp loitation d e la couc he n" 9 d n ns le mê me 
qua rtier a commencé à l' es t e n ma rs 19 50 . explo i
tation par foudroya ge a vec pi les. ava ncC'mcnt jour
na li er 0 .50 m. Le mois suivan t l'avanceme nt a été 
porté à 1 rn et la ten eur e n gri sou est passée de 
0.3 à 1.2 % . En juille t 1950. l'avanceme nt fut porté 
à 1.50 rn ct fa teneur en grisou s 'é leva à près d e 2 % . 
Sur fe conseil de la D.K.B.L. ( serv ice d e g ri sou ) 
des sondages ont été fo rés da ns fa voie de tête cl 
la ten eur en g risou es t tombée à 1 .3 % en jui llet c l 
0.45 % en d écem bre. 

E xposé du comportemen t analogue d a ns les a u tres 
cha n tiers. T echn ique du procédé - ta bl eaux d es 
résul tats - produc tions de gaz el prix de revie nt. 

IND. F 40 Fiche no 7178 

A. HOUBERECHTS et G . DEGUELDRE. La lutte con
tre les r:;ou ssières d ans les c ha rbonr:ages beloe s . 
S~tuation a u d ébu t d e l'anné e 1953. Institut d 'hy
g tèn e des Mines. Comm. 105 . 1953, mars, 13 P· 

Communication cons tituée pa r les re nse ignements 
sta tis tiques qui ont été fournis . Le ta bleau l fou r
nil la répartition par b assin du nombre de c ha rbon
nages utilisan t les différent s rrocédés: la compa
ra i.so_n de ces c hi ffres avec ceu x d f' q u elq ues a n nées 
preceden tes es t fa it e a u tableau fi. LP dévefoppc
me~ t d es voies ct des ta il les auxquell es son t a ppli 
ques les tra ite me n ts humides est re pri s a u ta b leau 
111. En fin le tableau IV donne les ra isons pour 
lesquc>lles certa ines mét hodes on t é té ju rJées inappli 
cab lc>s. 

. Conclusion : O n consta te un progrès se ns ibl e d a ns 
1 éte nd ue d · · es moyen s m1s t•n œ u vre pour su ppn · 
mer les pouss ières surt out à IC' ur po int de form a tion. 
Cc sont les méthodes humidC's b ie n appliquées qui 
SC' sont avérées les plu s effi cacc•s da n s la lutte contre 
les pn eumoconi oses, c> n confo rm ité avec les recom · 

· in a nda tion s des expert s réunis à Genève e n d écem
h r <' 1952. 

IND. F. 441 Fiche n o 7036 

NATIONAL COAL BOARD . 
pling. E 1 'li · A1rborne dus! s?"m-
Guardi~~aÏ~s3on30•ge cles poussiè res .. - Co1hery 

. • avnl, p. 559. 1 hg. 
L a na lyse des n d uagcs e pouss iè-re peu l se fa ire 

pa r comptage sur u . 1 ·fj l co 1 d .
1 

n ec 1an t1 on Hu l en ne te na nt 
m peque eseém t · ff · ) . . .

1
. en s su •sa mmen l petit s ( < Sf.l. 

ou m ie ux en e •min 1 d ' b 1 1 1 rrros 1 _ d a n a ore f'S é émf'n ts trop 
"' · a mesure u r .. 1 1 l l l l . 1 <san !Wul a o rs êt H• g O)a e. 
pa r exern p e par pesé f , . l 
1
11' Lif SC' f · C'. - il SC'para lJOil par e VP nl 

él iT<· <'11 cou 1 cl 
Dan s le•" 2 c: 1 . Tiln nsrC' n a n i o u hor izo nt a l. 

. ~ a~ a ~e P 1 . Il 
n· n la " e dP .· ·, . '1 a ra 10n PSt Il' (' 1p1r : le• pour-

" Pai'ICU c·s c·n t · · · 1 f d ( 111 11 1· limil<· t' ., s ;. ' r,) J net ·~ (ont il v ifcoss!' (' 

1 
. , ' <1 POli r va fc·ur 1 Sj S · S ,., , a v11l-s ·1. cfp 1 1 l · · ou - .. 

( ) u ,. { ,. ' 1) 1 1 
• · nlr,ti nc"r· ~ ou bi<· · ~~ ~ !! I'OSS<'S parl k u <'~ 

• 
11 c·n ~' x primun l S c·n di nm è·lrc 

l ... 

_ .... 

,. 
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moyen de S toke : t- (d/ dor. E n pra tiq ue le couran t 
horizonta l est de réalisa tion plus faci le ct moins 
e ncom bran te. L a v itesse So = 0. 15 cm/sec. le crible 
donn e a lors une élimin a tion d e 50 % des pou s
s ières de 5f.l.· cc qui co rrespon d a ssez b ien a ux 
pou ssiè res retenues par les poumons. 

A l'expos ition (37e) de la S ociété d e Physique 
d e l'Im peria l C ollege fi gura ie nt : 

a) des sé lrclc urs cons truits su r le princi pe ci
d essu s cl tra ita nt des flu x de 7 millilitres à 100 litres 
pa r minute : 

b) U n échant ill onneur de poussière pour ca ptage 
sur une lo ngue période de lemps a été réali sé. Il 
es t basé sur la combina ison d e la précipita tion pa r 
g rav ité c l d e la préci pit a tion thermiq u e. La poussière 
es t recuei lli e sur plaque de verre (25 mm X 75 mm ) 
placée horizon ta lement sous un fil a ment c ha uffé. 
Les grosses poussières tomben t avant d'arriver à 
celle p laque. Un sélect eur de dimension fait partie 

de l'appa reil. 
c) P rise de pou ssières pour examen a u m ic rosco

pe é lect ronique. Ici. la surface de collection est cons
tit uée d 'un gri ll age e n cuivre couvert d 'un fi lm d e 
coll od ion et secoué sous le filam ent cha uffé e n vue 
d'un écha nt-i llonnage uniforme. 

IND. F 61 Fiche n° 6966 

H. EISNER. Detec tion of h €atings and fi res in coa1 
min es. 0 3teclion cles éclwuffem enls et incendies 
dans les min es d e c/1arbon. - Safety In Mines 
Research Es tablishment, Res . Re p. n ° 63 . 1953 fév. 
41 p. 13 fig. 

Enumé rnl ion el a na lyse d es cond iti ons a ffectant 
la détect ion d es incendies dan s le fond. Démons tra
tion d e la gra nde dil u tion par la vent ila tion d es 
modifica ti ons c h im iques cl physiq u es prove na nt 
d 'un incen d ie. Etude sépa rée des d étecteurs d 'écha uf
fe men t c l d' incendie. L 'aute u r décrit les dé tec
te urs d 'écha uffement existan ts ct esquisse les nou
velles méthodes possibles. L es capsules odorifiques 
p a ra issent intéressa ntes. E xposé d es mé thodes m o
dernes d e dé tedion d 'in cendies à l'o rig ine et e n 
cours d 'évolut ion. L es s imples dispositifs mécani
ques c l élcdriqucs accusant les varia tion s d e tempé
ra ture sont comparés avec les d étecte urs p lu s com
plexes act ion n és pa r les ra ies infra-rou ges e t ultra 
violett es des flamm es. L 'auteur t'nv isage el d écrit 
l'em plo i des dé tect eurs de fu mées. 

Discu ssion d 'un système d 'ala rme à directions 
mu lti p iC's fon ct ionna nt sur d eux cond ucteurs seu 

fpme n l. 
Il ex is te a cluellemen l peu de dé tecteurs appro

pri és à l'usage d a n s les mines. Il y a ura it lieu 
d 'f'fft'c luer des rPcherches dans CC' sens. 

IND. F 7221 F iche n° 7029 

L. WRAY. Coalface lighting with visual s iÇJnals 
fclairoge elu f,·ont d e l a~lle e l signali sali~n lumi
tw use. _ Colliery Guard1an. 1953, 30 avnl p. 536. 

l fig. 
Sy~ l (onw s<· mi -pe rmanr nl fi xé sur convoy<•ur blin

dé du lypl' à a rma ture ou à su spc·n sion su ivant 

q u 'on u tili se respect iveme nt un ra bo t ou une leco-
1Vloore. Vue du premier ca s où les ouvriers sont 
de rrière le convoyeur. le front de cha rbon n'ayant 
pas besoin d 'éclairement. A rmure fi xée sur des bouts 
de câ bles d 'un pouce de dia mè tre a ttachés p a r 
l':1u tre extrémité a u ca isson du convoyeur. La fl exi
bi lité du câble prévient contre les chocs. C haque 
support es t muni d'un boulon -pou sso ir permetta nt 
d 'effeduer des s igna ux lum ineux. Les a mpou les v ont 
jusqu'à 6o \li.! , le dispositif est muni d e globes d e 
protect ion avec ressort en spira le et a nneau de 
caoutc houc. S ur le convoyeur les a mpoules sont 
espacées de 4.5 rn c l connectées en tri phasé équili
b ré monté su r un transforma teur. Il y a des fusi
b les sur la ha u lP tens ion ct le seconda ire est muni 
d'indicatr.urs de perl es à la terre el d e re la is ther
miq ues. L a comma nde à di sta nce se contrôle p a r 
circuit à couran l red ressé. intrinsèq u ement sûr. ten
s ion 24 V . 

H . ENERGIE. 

IND. H 541 F iche n° 7108 

S!EJ.\1ENS. E ine neue Reihe geschlosse n e r Dreh
s trommotoren. UnQ nouvelle série de moteurs tri
plwsés hermé tiques . - Siemens Zeitschrift. 1953 
a vril. p. 170/ 17 1. 3 fig. 

Série OR9 d e m oteurs à cage de 10 à 320 kW. 
220 à 6oo V. 500 à 3.000 tours/ min . spécialement 
étudiés a u poin t d e v ue thermiq u e. Carcasse n er
vurée, v entila teur exté rieur. pied s v issés sur la 
carcasse. entrée de câble pouvant prendre plus ieurs 
position s. Isola t ion en classe A h (vern is résistant à 
la cha leur) pou r les petit s moteurs. en classe B 
( duri gnile) pou r les gros. Trois types de rotors : 
KL 7. KL 10 e t KL 16. permettant le déma rrage et 
l'accélé ra ti on d 'une cha rge sous un cou ple corres
pondant respect ivemen t à 70. 100 el 160 % du cou
p le nomina l. Couple de décrochement : 200 % du 
couple nomina l d a n s c haqu e cas. 

(L'a rticle n e dit pas s i les mêmes moteurs exis tent 
en cons truc tion a n tid éflagra n te). 

IND. H 55 Fiche n ° 7284 

NATIONAL COAL BOARD. The maintenance of 
flameproof apparatus. L 'cnl rc!ien d es appareils 
anticlé{lagrnn ls. 1952. ll p . 6 fig . 

La b roc hure rappel le les dé finit ion s brita nniques 
concerna n t le ma tériel an ti grisoul eu x : joints de 
25 mm d e longueur. 0.5 mm de ha uteur pour le 
ma térie l sans huile e l 0, 15 mm pour les apparei ls 
à remplissage d' hui le. Les câbles ne peu vent tra
verser di recteme nt la paro i d'un appareil mais d oi
ven t aboutir dans une c ha mbre a ntidé flagra nte 
séparée. La brochure insis lC' sur l' inspection ré gu
lière d es appa re ils a ntidé flagrants. le n ettoyage 
des surfaces t'n cont·a ct avant l e placemen t d'un 
rouvercle. le rnonl agC' CO JT c>cl d C's e ntrées de câbles. 

Il fau t a bso lument s' a bs t<•nir d 'a pport er n' impor
te que ii P modifica ti on o un appa re il agréé. d ' y 
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in l·ég rer d es pièces qui ne sont pas d 'ori gine . d e 
.forer d es !rous d an s la carcasse. 

I. PREPARATION 
ET AGGLOMERATION DES CHARBONS. 

IND.I 22 Fiche n• 7128 

X. Heated screens pay off. Les cribles ch auffés 
payent. - Coa1 Age. 1953 avril p. 98/ 99. 5 fig. 

Emploi d e cribles c hauffés é lectriqueme nt à lu 
Dawso n Dayli g ht Coal Co. Dawson Springs , Ky. 
C es cribles traitent le produit brut o-6 mm e t e ffec· 
tue nt une coupure à 1 o m esh ( 1,65 mm) . Ce produit 
é ta nt légèrem en t humide . les toiles n on chauffées 
se co lma ta ient rapid em ent. Il fa lla it p la cer du per· 
son ne! a vec des racloirs pour dé gager continuelle
me nt les to iles. Malgré cela, il é ta it parfo is néces
saire d 'inte rrompre la marche pour n ettoyer la toile. 

A ce régime. les to iles s 'usa ien t rapide ment. 
Le p lacem ent d e toiles chauffées a é liminé tou s 

ces inco nvénie nts . 

!ND. 1 223 Fiche n• 7123 

X. Dusl control. The Hollinger method. C onlr6 le 
d es poussières . La m étf10de I-lollinger. S. Afr. Mi
ning Eng. Journal. 1953, 25 avril. p . 293. 

C he z Holl in ger les points essenti els cons idé rés 
sont : 
a) d a nger d es poussières de dime ns ion p lus pel il e 

q u e 5/J. : 
b ) u sure rapide produite p a r ces poussières : 
c) ha ule con cen lra l ion des poussières à d es poinl s 

dé te rminés : con casseurs, crib les. poin ts de rela is : 
d) à ces poinl s la po ussiè re doit êlre cap tée d ès 

sa forma tion s inon e lle se ré pa nd d a n s l'u s ine . 
L'usine lrail e 440 l d e produits secs par heure. 

l' Il e les reçoil en 150 mm et moin s e l· les restitue e n 
m oins d e 5 mm. A près m esures effi caces, la teneur 
<' n pouss ières q ui a ll e ign a it 20 .000 part icu les a é lé 
réduile à mo ins d e 100 pa r C.C. 

Tous les <' ng in s po uss iére ux son ! inscril s dans 
un circuit d l' vent ila tion. Pour les convoyeurs la 
vii Pssc• dl' l'a ir do it d é pass!'r leur v itesse propre. En 
viron j O m" d 'air pa r seconde son t aspirés dont 
jO m" par d<'s aspira teurs dun s le loil. 1~ n•sle 
dépose· sc·s poussières <'n cyclones. L e cube d a ir esl 
n·nouvPI<· t j foi s pa r h <"ure. La v il ess(' ~· n luya u lcorie 
l'SI tf' Pnv iron 14 m/ ser:. 

!ND. I 224 Fiche n• 7052 

E. FITCH et E. JOHNSON. Operating behavior of 
!Jq uid -sohd cyclones Comportement en m nrcl1e d es 
cvclonc>s licJuiflu solidr•. - Mining Engineering. 
!'953, mars, p . 304 309, 2 fig., 5 tabl. 

lndi< ,tl ion' rlt'·taillé·<·~ a v<·< nomhn•ux n· nsc ·i ((JW
JJl<'lli ' nunJ<; riqw·- '"r 1,. n;q(;lf:!P dr·< diffc·n•n l ~ <;J (> . 
JJH"nl - d 'un < ~ <lon< · l)i<lin<lion fi Llir<> <· ni n· lt· 
lon< lio11 n t·m•·nl cl'<n• <~~lon<· <·1 n· lui d'un (• pa is 
- i.;" ·l<l ù rJ ;., tllll,d ion 1 )f linilion A _m lopl<·r pour ];, 
11 1,1illt- cl•· ' ''P•" •dioJt i>t~ rilllWir•·- allt·t l t~lll Iii ma i li,. 

d e séparat io n de cyclones géomé triq ueme nt sembla
b les mais différa n t par les d ime ns io ns d es orifices 
d 'alimen ta tion et d e sortie su périeure el inférieu re : 
t ) Dimensions d e l'orifice d 'en tré<' C'l du « r:lwrcheur 

d e tourbillon ::. . 
2) D im e nsions du cydon<· . 
3) Poids spécifique d es solides. · 
4) Quant it é c t granulométrie des so lides a li men tés, 
s) P e rte d e charge dan s le cyclone . 
6) P la s tic it é d e lu pulpe a lim en tée . 

Discu ssion d e ces d ifférents para m ètres . Précis ion 
d e la séparation e ffectuée. m écani sme d!' cel le sépa
ra tion. réglage d e celte p réc ision . R éa li snlion pra
t ique d e ces réglages. 

Bibl. : 5 réf. 

(Résumé C erc har Paris ). 

J. AUTRES DEPENDANCES DE SURFACE. 

!ND. J 12 Fiche n• 7049 

K. BOER. Leistungsve rsuche an den Bandanlagen 
der Bayerischen Braunkohlen. lncluslries A. G. 
Sch wan clor[. R ecl1 ercfws sur la capnc ilé de Lmnsporl 
des convoyeurs à bande il la S té Autricl1ienn e d es 
lign ites à Scllwcmclorf. - Braunkohle. Wèirme und 
Energie. 1953 avril. p. 120/ 125. 7 fig. 

Un e bande transpo rteu se de 1 m d e largeur fon c
ti onnu nt depuis 195 1 à la v i tesse d e 2 .5 rn /sec a vu. 
au p rinl·emps d e 1952 . sa vitesse portée à 4 m/scc 
pour d esservir s imultanéme nt d eux p el les m écani
ques. A celte occasion. des rC'c herch<'s sur le d éb it 
e l la co nsomma ti on d'é ne rgie o n t élé exécu lécs. 
Les normes américaines c l a llema ndes son t com
pa rées. L es travaux d e la firm<' Eicf<f10ff e n co lla bo
ration a vec la firme S iem ens o n t é té com p ulsés. L es 
cont rôles ont porté sur la cha rge effect ive cont rô lée 
à l'a lim en tation ct sur b a nde a rrêtée. sur la cha rge 
é lectrique d u mote ur. s u r f<·s efforts d e tract ion 
dans la bande au moyen d e d yna mom èt re d e la fir
me Dreyer. Rosenlua nz e l Droop. Il résulte des essais 
que la D.l.l . est ins uffisa n te d a ns le cas en visagé . 
Il y aura i! lieu d e ra ssemble r IC' p lus possible d e 
données pra tiques afin d 'urriv!'r à un<' formu l<" 
v ra ime n t adéqua te . 

!ND. J 14 Fiche n" 6989 
MECHAN. HANDLING Co Le pesage continu des 
matières sur convoyeurs à courroie. - Manuten
tion Mécanique et Productivité. 1953, janvier, 
p. 10j l3, 7 fig. 

L a prPmi r re bascul<' ini Prm il len le pour con voyeur 
à courro ie a é lé inven tée il y a unp c inqua nl a int• 
d 'années pa r un ingén ieur de· sucn•ri<'. 1.<' p résent 
dispositif es l continu l'l l'<'ll r<•g is ln·m <'n l c•s t simul
ta n é. LI' méranism <' essen l id colls is lt· <·n Lill ro u lc·au 
cylindriq u P ml! din·cl <'rn<· n l pm J,. 1'0 11 \'0ycu r c l 

1
•
11 

u n ro ul <"a u lroncoll iCf u<· a djar:<· nl 1'1 para ll i· l<' a u 
('lf<'miN: il C's l acl i o t~né pnr lille hil l<' p lacé<' d a ns 
l" crf'ux réal isé par 1 inl r-n·a ll t· c· nl rc· le·~ 2 rou lPa ux. 
l

1
n train d 'Pn (Jr<·ll a(!<•s di ffén ·llli t·l <·si nclioniH; par 

lt·s dt ·tJ X rou lc·nux J,. sorlc· q ue• h rfil'f,; r<'IH'C• dt· 
roln li on lra n smi><' il l<n rn(·cn ni snH· , ompl <· tJ r l' lli'P
Qis ln" l" <Jll il nlil <' d t· rn;ll i<•rt · P''''·., .. 1 ),., ;lim<Jn ls 

1 . ' 

' 
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pe rmanents puissan ts con lrôlenl en permanen ce la 
pos ition d e la bil le . L a bascule « Adéquate'~ peu l 
ê tre combinée a \'ec u n « \ i\leilograph > cnreg• s l ~e~ r 
avec mécani sm e d'f10rlogNie. Le laux horaire cl a l•
mt•nla lion peul a ussi ê tre indiqué visueli C'mcnl pur 
un rayon d e lumière pro~elé à l raYe rs u n co nd cn.sa
leur sur un miroir d on t l'i n cl inaison . en rela tiOn 
avec les indications d e la peseuse. p rojette le. rayon 
sur un<' éch l' llc gradué<' . Il exis te !'nr:ore cl aut res 
,·a ria nl <"s. 

!ND. J 16 Fiche n" 7291 

F. POT. R. FAUVART. D. DEBOMY. Manutentions 
da ns les parcs, maga sins et fosses _du s;r,oupe 
d'Hénin-Liétard. - Revue de l'Industne Minerale. 
1953, mai, p . 37 4/ 386, 15 fig. 

La misl' a u point des p neumatiq ues d u type poids 

1 d . vëlle en rendant pos-our a ouv('rl un <' e poque n ou . ff 
'bi 1 l' d'en Nins très rnobtfes o ranl s t e a con s i rue 1on " ·d . 

1 · ts . m ise e n œuvre rap1 e. rcu-cs avan (Ur1CS SUIVûn · , ( . d 
· j· · ~ ·d 1·a te d iversité d emp 01. gran e 11 1saiJOn 1mme · l . 
. 1 d ' c l ion u!le ir1nanl p us1eu rs cen-vd esse. c 1a mp a < " 

la ines d e m ètres. G d 'I-l . . 
U til isa tion de ces e ng ins au. roupef . cn•ln-

. . d .1 d c des magasms - c 1an o ls e -
L•c lar - e e n u d r· 1'1 ·f 

1 manul enlion es u ls c lUI <' veurs pour a < • 1 
1 d . boulons au muga sm centra . 

s loc w ge es · ) f 1 d' 
L pneus ( 12 en serv1ce on t e c-

<'S grues su r d l' . 1 1 mise en 
1 1 d s wu r1ons e m a cn e . a 

c l a rgcmen e " .. 1 1 d , 
1 d f'l és el" autre m uterte our a cmma-p ace cs pro 1 

ga s in cr. . . . d 
R e n tabilit é d<' la mécan 1,~aflf• on.f: co mpura.<sdn e: 

. . . f. 1948 à 1952 : e ect1 esl passe c 21 ) 
<1nncc ~ c t . f · d -

0
- t 

1 1 nna r1e m a n1pu e par personne e ::> ::> à 15 1 el (' 0 <., 
à 1030 1. 

D ifficuhés ren contrées : les peliles charges doi-
1 sonnel doit ê t re m is a u vcnl ê lrc groupées - <" p('r 

cou ra n i. 

E 1 • a ux sièr1es indépenda n ts. on disl ingu<' x en SJOil < 
0 

" 1 d' 
. 1 r1ra ndes mi n!'s de 3000 1 cl P us ex-

'2 CilS . <' S " J' 1 
1• ·ourn ulière où on rencon tre une grue e 2 Irae 1o n J < • ff· 

1 m ines plus pet it es ou u ne grue su 11'. l raci C' urs; es 

P. MAIN-D'ŒUVRE. SANTE. SECURITE. 
QUESTIONS SOCIALES. 

!ND. p 33 e t B 40 Fiche n" 7199 

M GELAS. Le cycle, les. sujétions qui en décou
le~ !. Revue de l'Industrie Minérale. 1953, avril , 
p . 322/ 325. 

1 1• d . C)'r:l<' dans la m in e e l sa conr:!'pl ion .a no 1on t S . . 1. . • 
1 1 . lus é troite. , pec1a •salto n a o u trance 

ce p u, e n P . • . l . . t · 
. Il 1 • • a , ·ec ses SUJeltons. nconvcn1en s fJU <' r <"n ranH d f , 
. ·. lt 1 lo rs des acr: i en ls c <' Ioules espcces qu 1 <' Il resu en d 1 . 

.11 é r<" nl < à fa m in <' : é rangcm<d'n ls C!' II.Nradms, 
11 1 

l - 1 1 r:aLtX var ia i ion dl' u rl'lé. c csor res 'h em t• n s 0 < 0 0 6 
e ou f ·( · ·drP dl' l'approvi,;ionnem r n l. a S!'n-
11 rou arsc < ~' 50 1 d 1 

r L <"' · 1 _ d ifférents r<"mè• rs courants son 
({•i <ll H' ('( C.'. .('s 1 1 ( ' 

· l , . nn<•l <' Il surn om )J'l' . pro on ga 10n 
n pp<' es : pr r~o 1 1 b i . 1 , 
' · · ll ·t· r1!' du Clilr1on a u r<'m a1 <'< ... du po,; lc· . pc ( cl ,. 1 1 

1 1 • • 1 11 0 u,·1·au l<"nd à donner p us c <' sou-
·'' m n e n <' 

plesse au cycle ou à s'en affranchi r. L e d éhouille
m ent continu es l encore à l'heure actuelle u ne notion 
ét rangère ma is ell<" n '('s l pas inaccess iblP. 

IND. P 53 Fiche n• 6991 
R. BOUCHER. Sur l'importance de la structure 
électronique aux interfâces des fines particules à 
pouvoir pneumocotique. - Mines . 1953, n• l, 
p. 3/ 21, 19 fig. 

Duran t ces vingt dernières a nnées p lu sieu rs au
leurs ont essa yé d ' in terpréter théoriquem ent les 
mécani sm es p hysiqu es ou c h im iques qui se trouven t 
à l'orig ine d e l'acte réactionnel en traîna nt les diver
ses a ffection s connues sous le nom de pneumoco
n ioses. S u ccessivement o n a proposé d es théories 
d'ord re chimique telles que la d issol u tion d e cer
taines formes de si lice ou le ~ w ealhering » ou bien 
('ncore. o n a ava ncé des in terpré tations physiques 
basées sur l' influence d u facteur d e lorme des parti
cules. sur le d egré d 'occupat ion d u poumon. sur les 
p hénom èn es p iézo-él('ct riq ues. su r la d u reté d es 
minéra ux a insi que sur la p résence a ux interfa ces 
d 'atomes d'oxygène n on saturés é lectriquement. 

Il paraît cependa n t uti le d e souligner qu'au cu ne 
des 1 héories m e ntion nées ci-avan t n'a perm is. jus
qu'à ce jour. d 'int erpré te r l'ensemble d es diverses 
a ffection s d 'ordre pneumocolique (s il icose. a nth ra
cose. abeslose. e lc .. . ) . 

L a t héorie p hys ique ex posée permet par con tre de 
ra m ener à u n seul el m ême d én om inateu r com m u n 
(qui est la présence d 'une certaine conformat ion 
é lec tro n ique d ue à la rupture de liaisons d e réso
nance) la cause d e tou tes les fo rmes classiq ues de 
maladi('s pneumocoliques el e lle assu re en outre u ne 
lia ison au po in t de vue interprétation avec certaines 
de nos concept ions actuelles sur fe déclen chem en t 
d u cancer primaire du poum on . 

Q. ETUDES D'ENSEMBLE. 

!ND. Q 1112 et H 40 Fiche n° 7295 
J, BRUNARD. La centrale électrique des charbon
nages de Houthalen. - Energie. 1953, mars/ avril, 
p. 1854/ 1861, 7 fig. 

L 'auteur. D irec teur des é ludes, rappelle la mise 
<'n marche d P la m ine a u débu t de 1939. avec un 
groupe Di esel de secours de Boo CV cl la fou rniture 
d'én ('rgi<' par la Société d 'Efectricité d e Campine . 

L'étude el la constru ction de la cen trale é lectriq ue 
d f'ex lension de la C('nlralc cl(' compression ont é té 
reprises après l'arm istice. Vue r n p lan et disposition 
d<'s façades d u bloc chau fferir-cenlrale. C haufferie 
au charbon pu lvérisé à cendres fr it tées sur sole 
tournan te - ut ilisat ion des schlamm s séchés el 
p roduits d t' clépoussiéragr à 30 % de cendres el plus 
d<' 2 5 % de m a tiè res volati l<'s- dépoussiérage des 
fuméPs par électrofilt n• Pral. T imbre des cha u 
di C:·res 43 kg : surchauffe à 450'' - capacit é 50 t/h 
par u n ité. R échauffe u r d 'eau à 150" e l d'air. 

Sa li t• dl's mach in<·s avec 2 lurbo.alternaleurs d e 
20.000 k\ i\1 (Üerlil<on . A.C.E.C.). O u tre d es grou 
P<'~ compn•ssc•urs d(;vc•loppanl rn toul 107.000 m" 
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d'air aspiré par heure, il y a un groupe turbo-com
presseur à vapeur débitant de 6o à 72.000 m3 d'air 
aspiré (Oerlikon - Escher Wyss). Le circuit de 
l'eau comprend deux réfrigérants hyperboliques de 
5.000 m 3/h. 

La sous-station a été construite par les A.C.E.C. 
avec disjoncteurs et sectionneurs E.I.B. à air com
primé. 

IND. Q 1122 et B 424 Fiche no 7196 
A. WEDDIGE. Abbau steil gelagerter Flëze auf 
der Grube Merlebach. Exploitation de couches en 
dressant à la mine de Merlebach. - GlückauJ. 
1853, 23 mai. p. Sll/514. 4 fig. 

La mine de Merlebach met à profit ses conditions 
géologiques favorables et l'avantage d'un gisement 
en dressant. Les chantiers sont peu mécanisés de 
sorte que les dépenses de mécanisation sont faibles. 
Grâce à la pente, les rendements sont cependant 
très élevés. Les consommations d'explosif sont plus 
élevées dans les mines de Lorraine que dans la 
Ruhr parce que même en gisement faiblement incli
né ou plat, l'abatage se fait à l'explosif à cause de la 
dureté du charbon. Les terrains encaissants étant 
fermes, les frais d'entretien sont peu élevés. La 
production par taille est peu élevée mais une orga
nisation adéquate de la répartition fournit une 
grosse extraction. Il est à noter que les zones de 
faible ouverture ne sont pas exploitées. Des con
voyeurs à bandes de grande capacité relient les 
cheminées aux burquins et évitent toute perte de 
rendement. On pratique le remblayage hydraulique 
au moyen d'un réseau de tuyauteries bien établi. 

L'auteur conclut en remarquant que dans la 
Ruhr, les rendements abatteurs en dressant ne sont 
pas mauvais mais que le rendement chantier est 
beaucoup moins bon par suite des éboulements dans 
les voies et les puits intérieurs. Trop de mines ont 
encore le traînage à bras ou à cheval dans des voies 
sinueuses, basses et en mauvais état : il en résulte 
un manque à vides et un manque de remblais. Il ne 
sert à rien de mécaniser l'abatage en dressant si on 
ne pourvoit pas au déblocage par l'installation de 
convoyeurs à bandes des descenseurs de grandes 
berlines et l'extraction par skip. La production ne 
doit pas être inférieure à 1000 t par jour et par 
puits. 

IND. Q 1132 et C 41 Fiche n" 7228 
J, PRENTICE. Working the Nine Feet Seam at 
Llanbradach Colliery : experiments on a prop
free front longwall face. Exploitation dans la cou
che Nine Feet il la mine Llanbradach : essai par 
longue laille ù front clégagé. - Iron & Coal T.R. 
1953, 29 mai. p. 1235/1238. 6 fig. 

Silualion du charhonnage ( 5•· district de la Divi
sion S- \V) 0 dc>s puits : 4.80 Pt s.70 rn -

profondeur 500 m. Ils datent de 1890, on y exploite 
3 couches avec une production de 1500 t/j. La 
couche mécanisée est hi Nine Feet : toit de schiste 
en gros bancs- 1.35 rn de charbon, 10 cm de pierre 
et 25 cm de charbon, mur tendre sur une faible 
épaisseur. 

Introduction récente des étançons Dowty (hy
drauliques) et des bêles articulées Schloms -
Longueur de taille passée de 42 rn à 1 13 m. Le 
convoyeur blindé est de la firme Cowlishaw Walker 
& Co, type 500 mm à maillons méplats. raclettes 
tous les 6o cm: moteur turbina ir de 38 HP Méco. La 
chaîne en méplats évite les ennuis du nouage des 
chaînes quand il y a du mou. Il y a des pousseurs 
à air comprimé environ tous les 5 m. 

Sur le convoyeur blindé est montée une haveuse 
AB 15 avec un bras rectiligne de 90 cm - havage 
juste au-dessus du hanc de pierre de 10 cm. Pendant 
le havage, t/ 4 de la couche environ tombe sur le 
convoyeur. Le temps net dt- havage est d'environ 
2 heures. 

La production est très régulière et atteint 210 t/j. 
La direction est convaincue que le rendement pourra 
s'accroître par des bêles plus longues associées avec 
un bras de havage plus long et peut-être un cham
pignon. 

IND. Q 32 Fiche no 6959 

J. MOINARD. La consommation apparente de 
charbon en France au cours des dernières 
années. - Revue de l'Industrie Minérale. 1953, 

Les statistiques de la consommation de charbon 
sont faussées par l'influence des stocks. 

L'évolution de la consommation apparente doit 
être considérée comme le montant des ressources 
fraiches mises à la disposition de l'économie au 
cours d'une année. 

Le bilan s'établit à partir des ressources : il suffit 
d'additionner la production et les importations et de 
soustraire les exportations, enfin de tenir compte 
des mouvements des stocks sur le carreau des mines 
et les chantiers des importateurs. Si l'on retranche 
ensuite la consommation intérieure des mines et la 
perte à la cokéfaction, on doit recoup~r les statisti
ques de vente établies par secteurs d utilisation, il 
faut toutefois tenir compte du fait que certains utili
sateurs ne font que transformer le charbon. 

Tableau de la consommation apparente en France 
de 1949 à 1952. La consommation réelle serait donc 
67 millions de tonnes en 1950. 72 en 1951 el 71 en 
1952. 

La consommat-ion apparente de 1938 était de 67 
millions t-t celle dt> 1929 : 88 millions. Pour tra
duire l'activité. il faudrait tenir compt·e des autres 
sources d'ént>rgie el des progrès réalisés dans l'utili
sation. 
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[(eystone Coal Buyers Manual 1953. 

Cet ouvrage donne une docu~entation très 
complète s:ur l'ensemble .des services de vente 
charbonniers des Etats-Ums. 

On y trouve la description complète ~es. gise-
t du charbon de chacun des Etats, ams1 que 

mens , 1. d h 
des cartes détaillees et une 1ste es couc es re-
connues avec analyse. 

Un chapitre spécial est consacré à l'énumération 
d toutes les mines de chacun des Etats produc
t:urs avec, pour chacune, la direction commer-

ciale, la production journalière, les réserves ou 
autres renseignements utiles. 

Les services d'exportation, les sociétés de fours 
à coke et les ateliers de préparation des charbons 
sont répertoriés. 

Le tout est agrémenté de notes succinctes ~~la
tives à l'activité des associations charbonmeres 
américaines au développement des turbines à gaz, 
à la pulvérisation des charbons, à l'utilisation de 
l'huile minérale pour la préparation des charbons, 
aux perspectives du commerce en détail -du char
bon, etc. 

Enfin on y trouve des tableaux statistiques sur 
les inst~Ilations de préparation, sur le dévelop· 
pement et l'état actuel de l'exportation des 
charbons. 

Des index sur la tranche facilitent la consulta
tion de cet ouvrage très utile aux personnes qui 
s'intéressent à l'industrie charbonnière des Etats
Unis. 

Communiqués 

DEUXIEME CONGRES INTERNATIONAL 
SUR LA PREPARATION MECANIQUE 1954 

EN ALLEMAGNE 

Les résultats du premier Congrès intemati?nal 
de 1950 ont été débattus dans la presse techmque 

ducteurs de charbon. Il ressort des 
des bpays propublications que le Congrès répondait 
nom reuses . • ,.1 • d 
à une véritable nécessite et qu 1 a pr?voq'!e es 
. · · · · nte' ressantes dans les domames econo-Imhahves 1 • ·r· d 1 , 

. techniques et sCientl tques e a prepara· 
~Iques~ ani que du charbon du fait que les tech-
hon mec . . . d 80 
niciens du monde ont p~s posltlo

1
n, . ans rtap· 

suJ'et des questions les p us 1mportan es. ports, au 

Trois années se sont écoulées durant lesquelles 
les idées émises en 1950 ont été concrétisées et 
durant lesquelles de nouvelles idées ont vu le jour; 
il s'agit de procéder à leur examen et de voir si 
elles peuvent donner lieu à des conceptions nou
velles, des améliorations techniques ou des amé· 
nagements dans les procédés en cours. Pour ces 
raisons, les ingénieurs de la préparation mécanique 
elu charbon se sont demandé s'il ne serait pas op· 
portun d'organiser un deuxième Congrès. , 

A l'invitation du National Coal Board, des repre
sentants de l'industrie charbonnière d'Allemagne, 
Belgique, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et 
Pays-Bas se sont réunis à Londres le 16 juin 1953 
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sous la Présidence du Chef du Département « Pro
duction » du N.C.B. et sous la direction du Chef du 
<Département « Préparation mécanique » de cet 
or(Tanism e. Ces personnes sont arrivées à la conclu
sio~ qu' il existe suffisamment d'éléments e t. de 
questions urgentes e t importantes pour orgamser 
une Conférence en 1954. 

Les r eprésentants britanniques envisageant d'or
(Taniser un Congr ès ulté rieur, le choix se porta sur 
P Allemagne occidentale comme siège du Congr ès. 

Le Ber ... assessor Wimmelmann, Président du 
" Steinkohlenhergbauverein a déclaré que cet orga-

nisme organiserait le deuxièm e Congrès inter
national pour la préparation mécanique du char
bon ; il aura donc lieu vraisemblablement à E ssen, 
au cours de la deuxième quinzaine du mois de 
septembre 1954. L es personnes présentes à Londres 
ont approuyë ' l a suggestion qu e ce Congrès ait lieu 
en m ême temps qu' une exposition miniè re qui 
compoi terait .. une section relative aux progrès de 
la consh~!Jfion dans l e domaine des engins de 
préparation mécanique. 

J 

S'inspirant de l'organisation du Congr ès de Pa-
ris, qui é tait parfaitem ent r éussi, il a été décidé d e 
cr éer deux Comités. Le premie r Comité, suivant 
l'exemple qui a fait ses preuves, doit se composer 
des pe r sonn ali tés les plus représenta tives de l' in
dustrie charbonnière des pays particip ants, sous 
la présidence du Berg. Wimmelm ann. En outre , un 
Comité de Travail doit ê tre formé, composé d es 
techniciens qui é taient rassemblés à Londres. Ce 
Comité doit, entre autres, veille r à ce que chaque 
rapport r éponde a ux idées directrices ci-après : 

1) ê tre établi d ans une des trois lan gues, a lle
m ande, an glaise ou française; 

2) ne pas d épasser 5 000 mo ts e t comporte r en 
outre un résumé d e 250 à 400 mots : 

3) ê tre déposé, dans la mesure du possible , 
avant le 31 d écembre 1953 e t, a u plus tard, le 
31 mars 1954, en raison du travail d e traduction: 
i l d oit comporter peu de théorie, beaucoup de 
f ails d'expérience e t ê tre exempt de propa:zand e : 

4) ne pas avoir é té publié auparavant, à moins 
qu'il ne soit remanié fond amentalem ent par l'ap
port d'idées o u de résultats n o uveaux; 

5) les pays participan ts se limitent au nombre 
de rapports c i-aprf.~ : 

Belgique 6 
Allemagne 15 
Grande-Bre tagne et Dominions 12 
France 12 
Pays-Bas 5 
U.S.A. e t Amérique du Sud 12 
Autres pays 5 

Total 67 

Après une discussion assez longue, le Comité a 
choisi comme suit les princ ipatLx sujets d e dis
cussion : 

A. - Développem ent technique. 
AI. - Gros ch arbon (+ 80 mm ). 
A Il. - Classés (6 à 80 mm). 
A II a. ~ Epuration. 
A II b . - Criblage .. 
A III. - Charbon fin (0,5 a 10 mm ). 
A III a. - Epuration. 
A III b. - Egouttage. 
A III c. - Tamisage. 
A IV .. .::__ Poussie r e t schl amm l - 0,5 mm ) . 
A IV a. - Epuration. 
A IV b. - Egouttag:e . 
A I V c. - Sécha:ze. 
A V a. - Mélan~e. 
A V b . - Gr anulation. 
A VI. - Concassage e t rl égradation. 
A VI a. - Concassage. 
A VI b . - Dégradation. 
B. - - Questions économiques. 
B 1. -- Proprié tés des produit s bruts e t ques

tions Ùe prix consid érées comme hase de l'é tud e dP 
la rentabilité des couch es e t du p lanning de la 
préparation m écan iqu e. 

B li. - Coih d e la préparation m écanique e t 
d épenses particulièr es. 

B III. - Consid érations économiq ues re latives 
au charbon brut, au choix d es procéd és de pré
paration e t à la mise en app lication de ceux-ci au 
point de vue du prix e t de l'emploi d es ch arbon~ 
c t ri e l'éta t du march é. 

C. - R éception e t surveillance d es installations 
d e prPparation m écaniqu e rles charbons. 

D. - Divers. 

N.-B. - L'avi s ci-d essus paraît en m ême temps 
dans la r evue Gliü·kauf. 

• 
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Conférence internationale 
sur la gazéification intégrale de la houille extraite 

L~ge (Bclg~ue) 3~ mci 1954 

La dema nde croissant e d'éne rgie dans le monde 
s'accompagne d'une recherche d es formes commo
des de l'énergie. Pour le cha uffage domestique par 
exemple. le gaz. I'é leclricilé. le charbon criblé et 
lavé ont succédé au charbon brut. L a faveur acl'uelle 
du combustible liquide répond à ce tt e même ten
dance vers plus de commodit é. 

Il est donc na l urel de chercher à transformer 
en formes nobles. el" not amm ent en gaz, l'énergie 
primaire contenue dans les immenses réserves d e 
cha rbon de te rre. 

Cette tend ance concourt très heureusement à un 
rendement meilleur dans l'utilisa tion de ces réser
ves. Cert es. la transformat ion d e l'énergie prima ire 
contenue dan s le charbon en une form e plus noble 
s'accompagne toujours d 'une perte. mais I'éne.rgi_e 
noble possèd e presque toujours un rendement d uti
lisa tion tellement supé rieur que le bilan global d e 
l'opéra tion es t géné ra lement favorable. 

C es considéra tion s sont également valab les dans 
le domaine du chauffage industriel. L'incidence 
croissante du coût d e la ma in-d'œ uvre s'y a joute. 
L a faci lité d 'emploi. de manutention et de trans
port d evient le facteur prépondérant du coût final 
d'une opération. 

Dans le doma ine d es industries chimiques. l'im
portance croissant e des produit s obtenus par syn
thèse a condui t à une demande de plus en plus 
poussée de gaz mati ère première. 

D a ns certa ins pays producteurs d e gaz nature ls. 
ceux-ci ont· donné lieu à un essor remarquable d es 
industri es de synthèse. 

Les pays riches en charbon et dépourvus de gaz 
na turels cherchent à é tablir des industries d e l'es
pèce à partir du charbon, source possible du gaz. 

Cert a in s grands pays charbonnie rs et en même 
temps producteurs de gaz naturels, comm e les Et~ts 
Un is, étudient ce même problème avec aut·an t dar
deur. L e fa it n'es t nullement paradoxal : les réser
ves de gaz naturels sont fa ibles. comparées aux réser
ves cha rbonnières. et· leur épuisement est en vue. 
La p rospérité même des industries basées sur ces 
gaz na turels obli ge à envisager leur remplacement. 

Qu' il s 'agisse de gaz de chauffage d om estique 
et industriel ou d t> gaz matiè re prt>mière. le pro
blème initi a l est celui de la production . à partir 
d e la houille. d'un gaz a pproprié à l'usage v isé. 

L 'un des moyens hien con nus. et largement em
pl oyé. es t la carbonisa ti on à haule ou à basse tem
pé ra ture: e ll e n'Ps t· applicable qu'à certa ines varié
t·és de combustibles et· donnt> ceth• grave sujé tion 
de produire en même lemps le colœ el le gaz dan s 
des proportions à JX'll prè-s invariables. 

La soluti on complè-te est la gazéifica tion int·é
gralP de la houillf'. Divt> rs procédPs sont actuelle-

ment à l'étude. au stade de la réalisation semi
industrie lle ou même, dans certains cas, appliqués 
industriellement. Plusieurs procédés seront néces
sa ires si l'on considère la multiplicité des facteurs : 
na tu re du combustible. échelle de la production. 
qualité du gaz désiré. etc ... 

C'est à l'é tude d e ces procédés e t des problèmes 
connexes que l'Institut Nationa l d e l'Industrie 
Charbonni ère (lnichar) convie les techniciens et les 
chercheurs du monde entier. U ne Conférence In
ternationale sur la gazéifië';ti~~ intégr:.le- ·a~ · 1~ 
houille extra ite aura lieu à Liège. du 3 au 8 
ma i 1954. durant la Foire Internationa le annuelle 
« i'VIines - Méta llurgie - M écanique - Elec
tri cité Industrie lle ». oü une part importante sera 
consacrée a u matérie l re latif à la gazéification. 

Les Journées d'Etudes seron t suivies de visites 
des principa les insta lla tion s de gazéification d'Eu
rope occidenta le. 

La gazéification intégra le a déjà fait l'objet de 
diverses études interna tionales ; on peut citer entre 
autres. parm i les plus récentes. le Symposium d e 
New York orga nisé sous les auspices du U.S. 
Bureau of Mines. en février 1952 ; la Journée 
d'Essen. le 6 novembre 195 1. organisée par la 
D eutsche Kohlenbergbau-Leitung: la Mission no 
99 de I'O.E.C.E. aux U.S.A. et l'é tude systéma
t-ique poursuivi e au sein de cet organisme par un 
Comité spécial. 

* * * 
Le texte des communications doit ê tre envoye a 

lnichar. Liège (Belgique). Ï· boulevard Frère
Orban. avant le t••· janvier 1954, - E lles ·· seront 
reproduites dans les trois langues. fra nçais, anglais 
et a ll emand. par les soins d'Inichar et adressées 
aux parti cipant s ava nt la Conférence. Au cours de 
cell e-ci. les discuss ions auront lieu dans les trois 
langues. avec interprétation simultanée. L es d éta ils 
complémentaires seront fournis ultérieurement. 

Le prix de l'in scription au Congrès. comporl·ant 
le coût des publications . l'entrée à l'Exposition et 
la participati on aux dive rses manifestation s. est de 
350 francs belges : ce prix ne comprend pas le coût 
des excursions qui sera fi xé u ltérieurement. 

E n vue de faciliter l'organisa tion matérielle. }ni
char p rie les fut urs Con gressistes d 'envoyer au plus 
tôt leur adhés ion à Liège. boulevard Frère-Orban. 
7- a u moyen du bulletin ci- joint. Le paiement du 
droit d ' inscription s'effectuera. soit par manda t ou 
ch è-qur ba nca ire barré établi au nom de l'In stitut 
Nationa l d<· l'lnduslrie C ha rbonni ère . à Liège. soit 
pa r v irement a u crédit du compte n° '2'2 j .3 8 à 
l'Office des C hèq ues Postaux. à Bruxelles. Ils 
recevront sous peu lou s déta ils relat ifs au program
mf' d " la Conférenct> e l à l'orga nisation ma térielle. 



Conférence internationale sur la gazéification 
intégrale de la houille extraite. 

Liège (Belgique) 3-8 mai 1954. 

Feuillet d'inscription. 

Nom 

Prénoms 

Profession (1) 

Nationalité 

Firme ou organisme : 

Adresse 

Je parle ( 2
) français - anglais - allemand. 

Je comprends (2) » 

Je préfère ( 2
) 

Je verse la somme de 350 francs belges par 

(1) Sera indiqué dans la liste des Membres. 
( 2) Biffer les mentions inutiles. 

International Conference on complete 
gasification of mined coal. 

Liège {Belgium) 3-8 May 1954. 

Membership application form. 

Name 

Christian names : 

Profession (1) 

Nationality 

Firm or Institution 

Address 

1 speak (2) French - English - German. 

1 understand (2
) 

1 prefer (2) 

1 pay the amount of 350 Belgian francs by : 

(1) Will be indicated in the list of members. 
(

2
) Cross out as necessary. 

Internationale Tagung über die restlose 
Vergasung von Forderkohle. 

Lüttich {Belgien) 3.-8. Mai 1954. 

Einschreibungsz2ttel. 

Name : 

Vornamen 

Beruf (1) 

Nazionalmit 

Firma oder Anstalt 

Adresse 

lch spreche ( 2
) :Deutsch- Englisch- Franzosisch. 

lch verstehe ( 2
) ) 

lch ziehe vor (2
) 

lch werde den Beitrag von 350 Belgischen Frank 
Jdurch bezahlen : 

( 1) Wird in der Mitgliederliste bezeichnet werJ 
den. 

(
2

) Das nicht erwünschte auszustreifen. 

[, 
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