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9.26!) 

13.334 
13.369 
ô.498 

... 
1: 

.5! 

~ 
0 c.. 

rll 

43 698 1 

50.151 
157 115 
82.419 

202.836 

... 
'o 
E 
!li 

'V 

316.660 
248.2:-\5 
~.80.073 
404.ôlS 
655.680 

93.801 10.238 

10.917 
15.400 
14.002 

51.920 -:1)~ 2.205 266 

1.913.616 
2.103.221 
1.985.898 

95.210 
90.i64 
93,845 

84.149 
81.997 
87.054 

Débit 

N 
Ill 
C'l 

"'I 

... 
ID 

·= :5 

-
122 

122 

87 
213 

1 
99 

2'19 
301 
-
-
-
---

40.075 
49.423 
46.651 

12.435 48.843 
60.~00 
82.814 

15.475 
21.389 

... ... 
QI ... - :J 

.!!! CD 
'V u 

~ .. 
1: .. ·e f 
CD ... 
~ !li 

u < 

- 9.167 
2.422 ~1.738 

2.422 40.~05 

2 362 35.616 
115 34.857 
27 37 .iJ95 

1.042 38.386 
1.358 48.331 
1.904 55 968 - -

- -- -- --- -

.. 
1: 

~ 
Ill 
1:: 
0 
Il. 
:oc w 

24.613 
47.410 

72.023 

70.997 
78.99;", 
61. fl27 
118.~83 
80.250 
40.684 

-
--
-
-
-

389.!<fe2 
37;",,899 
2S5.4ill 

212.891 
.209.060 
143.093 

t~ 

"i 
0 .... 

2P5.890 
131.0:10 

~ 
44·i .673 
48~ 300 
465.992 
499.138 
519.195 
·187. 752 

-
-
-
-
-

1 

2 0-t5.4i8 
2.19n.669 
2 319.1H3 

t 

AOUT 1953. 

.. 
•CD ... Q. 

·o :J 
u 

~E u 
0 

u Cl) 

.2-u .. .. 
VIC -~ 

t;: > 
:Il 

c 0 CD 

55 242 2 3flô 
163.07!? 2.33ô 
218.:114 4.692 

201.937 4.691) 
180.702 4.721 
181.412 4.778 
119.080 4 820 
100 82:, (1 4.848 
67 2i0 (1 4.147 
- 4.169 
- 4.635 
- 4.4ô3 
- 4.120 
- 4.229 

BELGIQUE COIŒRIES AOUT 1953. BELGIQUE FABRIQUES D'AGGLOMERES AOUT 1953. 

GAZ (en 1.000 m3) (1) SOUS-PRODUITS [t) Production (t) Matières premières (t) ... 
e Débit "' 0 ~-; ~ 1: 

GENRE 0 :0::: "' 1: •ID 
'Il CD CD .. &: ... ~ ... 

tr ... Dl 
~ E ... ~ '2' ;·~ 0 CD 

·~ 
00 Ill 2 .:! 

:J Eg. #Cl) ·-!li ""C!ll 'ë!:!:: ...... '5tr !li ... 0 !li c 
-a 0 ... ~ 2 ..... .c= CD o..C E "' CD "' PERIODE ~ ... c.. ... 

•CD !li !li m ~ c: ·-..C <!) E :ii e >- -a <-a ~!li ·;; o.. 0 
0 

VI v; .5 .~ c.. <- ::I: c 

Métallurgiques 131.052 83. 76:~ 17. g35 38 5HII :L4:J8 32.353 l. 247 9. 708 3.659 - -
Autres l'l4.2ô7 3 7 . 30:? 4 7 . 731 - 1 8.t9 27.065 1.513 6. 256 1. 982 - --------- ------ -- --- ---- --- ---
Le Royaume 215.3!~ 121.065 65.561l 38.5Hl 5.281 59.418 2.760 15 964 5 6H - ----- --- --- ---- --- --- --- --- --
1953 Juillet 216.990 117 6!H ô2.ô73 37.::t1:l 5.994 56.452 1.~34 1ô.44-l 5.841 - -

Juin 225.400 123.917 65.!'126 44.10i 5.688 58.398 ! .599 16.833 5.938 - -
Mai 234.101 129 474 69.513 4:1.619 6.115 60.356 2.553 l7 .639 6.172 - -

1952 Août 2~4.9P4 123.48n 67 .4ù9 42.420 2.317 60.017 2.050 16.520 5.9a6 - -
Moy. mens. 237 557 134 182 67.460 ·H.434 3.496 62.714 2.682 17.466 7.037 - -

1951 Moy. mens. 232.666 129.281 68 912 42.906 4.975 63.219 2.137 17.032 6.014 4.1!'i6 605 
1950 Moy. mens. 193.fd p 126.601 (3) (3 J (3) (3) 1.844 13.909 4.764 3,066 632 
1949 Moy. mens. 185.659 140 644 (3) (3) (3) (3) 1.614 15.129 5 208 3.225 1322 
1948 Moy. mens. 105,:13~(2) (3) (3) (3 J (3} (3) - 16 053 5.624 4 978 -
1938 Moy. mens. 75.334(2) (3) (3) (3) (3) (3) - 14.172 5.186 4,636 -

( 1) A 4.250 calories, 00 et 760 mm. Ho. (2) Non utilisé à la production du coke. (3) Non rec.9nsés. 

.. 
.:! 

CD 

PERIODE :t: CD Q) 
:i :J 

0 r:T m ·;: 
a::l 

1953 Août 57.555 43.158 
Juillet 43.784 36.641 
Juin 6-1.130 41.503 
Mai 53.167 38.388 

1952 Août 61.238 45.866 

Moy mens. 71.875 52.096 
1951 Moy.mens. 

(2) 86.369 64.475 
1950 Moy.mens. 38.898 46.079 
1949 » » 20.574 44.702 
1948 » » 27.0!4 53.834 
1938 » » 39.742 102.948 
1913 » » - --

( 1 ) Stock fm décembre. 
{2) Chiffres rectifiés. 

c Qi 1: 0 0 1: 
:0::: ·-Ill&: 
Ill CD ]]g E ... 

0 E g.,._ -;; ::~8. ... 0 ... i5 Dl !li 0 .. Il. .... c 
0 Ill 
() t 

100.713 1 084 ~13 
80.42;) 1 .28!i 125 

105 6!13 1.639 99 
91. !J5~1 1.517 88 

107 .10~ 1.f,96 82 

123.971 1.732 103 

150 844 1.608 9!'1 
84.977 2.4P.8 377 
G5.276 - --
80.848 - --

142.690 - -
217.387 - --

•CD c.. ... ... !li 

·~ c c 'o u 
"'0 u c mo .! ·= . ~s c c 

t~~ -e ·~ c Q) ... g :J ... ... 
o..ij.: -t-u ...., ... 

Ill m VI ·! -C ll.cCD .... c () Q) > a. ... ~ ~o.. !li 

0 

94.7ô2 8.251 8,19 102.901 3f>. 09ü 551 
7~ 382 6.644 8,26 8:L71o 38.681 556 
99.240 8.675 8,21 11\2.39ô .. ~.734 557 
85.631 7.542 8,24 st 7o2 "1.875 569 
92.491 8.567 8,00 103.270 31 952 648 

113.739 10.197 8,23 Jl9.49ô 36 :;so(l 672 

138.946 12.915 8,56 150.535 4.900(1 722 
78.180 7 322 8,62 85.999 -- 5:0.2 
60.2,10 5 55.R 8,52 63 697 - 462 
74.702 6.625 8,19 - -- 563 

129.797 12.918 9,05 - - 873 
191.274 - - - - l!Hl 



- ----------------~ 

BELGIQUE BOIS DE !mmS AOUT 1953. BELGIQUE BRAI AOUT 1953. - BELGIQUE IMPORTATIONS- EXPORTATIONS AOUT 1953. 

Quantités reçues 
4) 

Quantités reçues ] .~ = .. 
c .. 

ml : a.2 'ô t 0 'o . ;:;- E :;: E c e- E 10 ~ 0 c ..:at :Il .... ::1 :D 0 -., c E- x., ... 10 PERIODE Il • 00 0 oO 0 EJ:! ... cc i J E>oa. .... c cc :.: "] oo Vi.: i+ ·--cl e_; u .. ·-'0 'Il ..... en ua 0 II::J\II:rl 't c - Q. -.::g .! 0"' ... •;: :a .! JI V) ~ 0 0 ~ 0.5 Q, ~ E ; 0.5 a. 0 .! o-- -'U .! "" 0 

1953 Août 66.8S9 475 67 334 80.754 705.610 4.600 400 5.000 8.058 29.806 197 Juillet 67 745 851 68.596 7!),381 711.780 3.419 211 3,630 6.109 32.864 2.428 Juin 72.331 1.399 73.730 93.394 710 705 . 2.819 127 2.946 8.372 35.343 5.979 
M~i 62.188 754 62.942 80.587 722,509 2.040 3.168 5.208 7.314 40.7ô9 3.674 

1952 Août 85.117 17.402 102.519 85.607 879.868 3.5!l4 295 3.849 8.474 52.709 128 1952 Moy. mens. , 73.511 30.608 104.119 91.418 880.695{1 4.624 6. 784' Il A08 9.971 :n .3570) 2.014 1951 ~ ~ 64.936 30.131 95.067 93,312 643.61>2(1 6 394 5.394 11. 78B 12.722 20.114(1) 208 1950 ~ ~ 62.036 12.868 74.904 90.209 570.013(1 5.052 1.577 6.629 7.274 31.325(1) 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 J Stock fm décembre. ( 1) Stock fin décembre. 

BELGIQUE METAUX NON FERREUX ET AIJ.IAGES JUILLET 1953. 

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

ti • û ti 
c )( 

E 
.!!: §~-; +.5 ~~~ e ...Q c :Il a.- 4) PERIODE . ~ .. u 

~ ... "ë ~ïêJ-i ... '"'i C+ • cz,'m·-.!!: ... ·; .... 'ë ... ~+ ;~~.s' ~ E,g..:. :1 .ti 0 N a: :Il 
·-""tl 0_.. 

~:a +oU u <.: ~ ~0 z 0 <, 
1953 Juillet (1 ) 12.809 15.263 5.630 678 96 261 3-i.737 24.8~·9 10.327 

Juin (2) 12 608 16.138 5.632 733 125 294 35.530 24.260 11 '553 
Moi 12.342 17 .43:J 6.266 781 126 353 37.301 22.468 11.6-19 
Avril 12.301 17,2':"6 6 424 813 132 352 37.298 22.870 12.165 

1952 Juillet . 12.681 14.660 5.514 791 120 264 34.03l) 25.4ï3 10.277 
1952 Moy. mens •• 12.2!7 11>.566 6.285 849 117 377 35 421 23.605 13.008 
1951 11.846 16.741 5.887 835 117 407 35.833 23.065 16.470 > > 
1950 ~ > 11.437 14.7i7 5.175 864 Hl 391 32.785 19 512 13.060 

N.-B. - Pour les produits bruts : moyennes trimestrielles mobiles. Pour les deml·prodUJts : valeurs absolues, 
{ 1) Chiffres provisoires ; {2) Chiffres rectifiés. 

ti t,; 
- c ·c o. 1::.;: >:Il ooodcn :Il~ 2'Q.'; .... Oo 

<.: 
0 

1 lfl3 !4.476 
1 815 14.358 
1 314 15.140 
1.56!) 15.255 
1.2:-,o 15.885 
1. 751 16.22ï 
1.875 16.647 
1.788 15.053 

IMPORTATIONS 

-
Poys d'origine 

.. 
c ... 0 0 .a .... ... P6riodo ... ... 0 'Il 0 ~ 

Réportition 0 -
Occid. 89.783 193 Allemagne 

74.605 -Et~ts-Unis 
8.091 France -

33.145 234 Gronde-Bretagne 
27.500 722 P~ys·Bos 

Total Août 1953 233-.124 1.149 

1953 Juillet 202.929 2.3H 
Juin lô9.793 425 
Mai 119.279 1.531 
Avril 74.24~-1 1.699 

1952 Moyenne mens. 134.581 35 
Août 105.706 -

Répartition : 
1 ) Secteur domestique 48.520 719 

180.80ï 430 2) Secteur industriel .• 
Destination indéterm1· 

3.19i -née 

BELGIQUE 
...~ 

SI DER 
lJHGIE 

PRODUC 
)( Produits demi-finis :1 Produits bruh liJ Produih g~ 
c.-

1 
.. > ... ~:;: .. E 

PERIODE -~ ~ 
.. -ü .., .. ~ E f ~ 
:Il .. .. ·a c ... ~ 

.. _ 
.. ~0 0 .. c •ID•CII 0 ~ :; 'Il .. .. - c ... .!.:lN" .. 11111 ::::11,5 ll:rl .:: ':":~~CIO -==; u :IO c J!E ·-~ 'Il 10 0 <t-2- oe- :Il u u· ON Il) ~3 J: u. Il) A. o..! < <:; a':-;"Z-c E 

""tl -a; e 00 a: .. _ .. 
-:Il -o. Il) 

1953 Août (3) 41 314.2ô0 328.517 4.066 26.11:1 7.253 99.573 13.271 6.74t\ 25.93!l Juillet (4) 45 330.225 333.213 2.356 21.677 7.~70 95 395 lô.020 6.041 25.671 Juin 46 37i.633 399.587 4.201 37.106 13.910 114.605 16.61 J 7.80R 24.132~ Mai 47 367.641 376.524 3.277 35.576 12.421 108.384 14.074 8.994 2ù.l72 1952 Août 46 329.461 343.693 4.382 30.132 19.201 107. 76Mf5 21.823 4.745 24.739 Moy. meusuelle 48 397.851 422.167 4 662 39.376 25.321 123.127 19.780 8.211 32.188 ---
Profilés Aciers Rails, Acier Fen mar- (80mm acces-finis chands et plus, soi res, 

(5) torès) traverses Moy. mens. 49(6) 405.676 421. !341j 4.092 99 682 111.691 1951 19.483 9.857 40.494 1950 ~ ;) 48(f•l 3(17.898 311.034 3 584 70 503 91.952 14.410 10.668 36 008 1949 ~ ~ 413(6) 312.441 315.20~ 2.965 58.052 91.460 li .286 10.370 29.!77 
Aciers Profilés 
mar- spéciaux 

chands et Verges 
et rods F' poutrelles 

1948 ~ ~ 51( 11) 327 416 321.059 2.(;73 61.951 55.7H8 -39.383 9.853 28.979 1938 ~ ~ 50(f) 202.177 184.369 3.524 3i,l139 43.200 26.010 9.337 10.~03 
Aciers Verges 
mar- et aciers 

chands (5 
serpentés 1913 ~ 5o& 207.058 200.398 25.363 127.083 5t.1n 30,219 28.489 11.81>2 . . ' 

, 1 ) Qu ne $&rr;n! pus •r.:11tes •Jrh'' eur.-::menl dons 1 usme qur les .:1 produrts. (2) Y compris !'Mrer moulé avant 'b rb e soit : 
i.IO~t 1952: 5.483 • : m~'renne mensue,lle _1952: 5.723_t; Mai 19~3 : 7.107 t : Ju,_n 1953 : 8.188 t ; Juillet 19~3a: 06~339 t; Aout 1953 . 7449 t·. Il! Chrffr.;s. pro'.'s01res. 14) Chrffres rcc!rf, es. 15) Non cr)rnprrs 1 a.-·er m~ l' (b) p d t t" de 

· ' ·9 .J · ' 'b b 1 f -' ·Jue. en an toutou par1e 'lf"'r1eC. , 7_ 1 lv;'ll 5.3J· ' •10 IJte• ·JS •n<.JtJIO<JS cJ•;,)nt n clr _<qe. 8) Hauts o~;rrH";·)U~ c. r Mdre de h 1 b d h t f ur· 
· · , · , - · d · 1 · .J • , · mrHr: " : e n0m re c ou s o n•·aut (lu: ,,,,.1a·' on• S•P•S '''-'''IJPI•••n clU•a:cnt onne cl produc \ion '10 1 i'Jnnce .-::sr pr;ur 1948 : •12 93 . pour 

1948 
; 

35
,)1. 

TION (T) -
fln il -

- 46.598 
34.894 
38.824 
40.410 
~7.326 
38.739 

36 . .C89 
24.476 
90.715 

Grosses 
tôles 

28.730 
16 460 

19.61! 

6.07!1 
5.928 
8.580 
6.279 
5.5"73 
7 .lôO 

5.890 
6.456 
5.831 

Tôles 
moyennes 

) 2.140 
9,08-t 

2.529 
1.263 
3.i53 
4.8&3 
3.175 
3.143 

2.ô28 
2.109 
3 18-1 

2.818 
2.064 

25.079 
25.771 
32.344 
26.6!2 
24.053 
37.157 

Tôles minces, 
tôles fines, 

tôles 
magnétiques 

42 fl20 
22.857 
23.449 

Tôles 
fines 

18.194 
14 Tl5 

9.883 

.. 
•f 
•0 
E ... 0 

g, 

"' < 

620 
-
42 

290 
300 

1.252 

810 
16 

317 
24 
28 

8 

1.252 
-
-

13.237 
10.910 
1::1.245 
13.6~3 
11.377 
11.322 

15.343 
Il. 096 
9.154 

Tôles 
galva
nisées 

10.992 

.. 
J! 
·ë ..... 
ll:rl ::; 

4.440 
-
-
-
586 

5 026 

5.7~3 
8.310 
8.997 
5.393 
n.190 
4.515 

3.520 
1 506 

-

20.177 
13.796 
26.599 
23.416 
17.082 
26.737 

32.476 
20.949 
23.097 

Feuillards 
et tubes 
en acier 

30.017 
13.958 

EXPORTATIONS 

Destination 

Allem~gne 
Autriche 
Congo Belge 
Danem~rk . 
Espagne 
Fronce . .. 
Hongrie 
Italie 
Luxembourg 
Norvège 
Pays·B~s 
Portugal 
Royaume-Uni 
Suède 
Suisse 
Autres poys . 

Total Août 1953 -
1953 Juillet 

Juin 
Mai 
Avril 

1952 Moyenne mens. 

~ 
4) 

> 
5 

2.793 
2.045 
3.955 
3.351 
3.790 
5.997 

6.::\36 
2.878 
3.526 

18.7!31 
1.421 

3.530 

Août 

262.015 
237.740 
290.953 
270.208 
261.5()5 
313.561 

323.207 
243.859 
247.349 

255.725 
146.852 

154.822 

... 
c 

"' 0 0 -e + .... ... 0 
11111 0 ~ 

0 

24.777 845 
1.220 -
1.040 20 
2.322 16.317 

34 011 3.400 
165.809 21.145 

- 9.636 
80.895 -

1 286 7.200 
!>.350 1.490 

144. 7i9 420 
1.955 -

53.752 -
6.820 9.328 

. . 9.693 2.202 
3.459 20 

53i .168 72.023 

390.635 70.997 
376.697 78.995 
296.297 61.927 
267.592 45.028 
211.434 79.821 
~13.215 118.983 

AOUT 1953. 

"' 0 
..0 

~ 

4.7u4 
3.436 
2.733 
2.935 
2.495 
3 099 

3.570 
1. 981 

Ouvriers 
occup6s 

46.816 
47.243 
47.483 
47.904 
48.630 
49.528 

43.640 
36.415 
40.606 

38.431 
33.024 

35.31)0 

. ·e 
·~ E .... 0 
""'UI en 
< 

-
-
-
-

19.489 
-
500 
925 

-
3.665 
-
--
790 

-
25.369 

22 963 
34.723 
24.036 
10.818 
25.167 
25.543 



BELGIQUE 

PRODUCTION 

PORPHYRE : 
Moèllons 
Conc.~ssés • 
P~vés et mos~iques. 

PETIT-GRANIT : 
Extr~it 
Scié 
F~çonné 
Sous-produits 

MARBRES : 
Blocs équ~rris 
Tranches r~menées à 
20 mm ••• , , 
Moellons et concas-

sés . . 
Bimbeloterie 

GRES: 
Moellons bruts 
Conc~ssés • 
P~vés et mosaïques. 
Divers taillés • 

SABLE : 
pour métallurgie 
pour verrerie • 
pour construction 
Divers .... 

ARDOISE: 

t 

Kg 

CARRIERES ET INDUSTRIES CONNEXES 

c,...
·-an...O 
:::lg....,_ 

.... 
I»N 
=~n ·-o-.=;-

16.483 20.902 
1 

731 
272.98~ 291.894 308.777 

2.786 2.939 5.986 

14.961 
4.916 
1.133 

16.916 

412 

30.936 

2.82ô 
27 .4i7 

18.241 
6.425 
1.360 

18.975 

618 

38.406 

3.372 
30,026 

14.225 
5.491 
1.2ll 

14.207 

458 

36.364 

3.978 
46.615 

20.180 24.634 23.102 
89.52~ 102.926 127.175 
4.58; 5.4:>1 2.783 
4.666 5.791 5.447 

37.589 50.283 
66.035 73.835 

107.254 128.481 
31.422 43.839 

44.177 
411.638 

116.278 
35.777 

653 
254.178 

6.167 

15.436 
6.277 
1.49\# 

13.552 

504 

40.544 

4.239 
3P.255 

18.167 
105.948 JI 

2.362 
4.190 

48.716 
42.944 

105.449 
2ô.S96 

PRODUCTION 

?RODUITS DE DRA- 1 
GAGE : Gr~vier 
Sable •• 

CALCAIRES : 
CHAUX: 
PHOSPHATES . • • 
CARBONATES NATUR. 

(Cr~ie, marne, tuf
fe~u} • • • , , 

CARBON. DE CHAUX 
PRECIPITES . . • • 
CHAUX HYDRAULI-

QUE ARTIFICIELLE 
DOLOMIE :Crue 

Frittée 
PLATRE : 
AGGLOM. PLATRE 

SILEX : Broyé 
Pavés. . . 

FELDSPATH & GALETS 
QUARTZ etQUARTZIT, 
ARGILES : 

1 

t 93.231 122.936 
t 8.471 11.228 
t 181 397 181.fl94 
t 108.512 12~.749 
t 2.000 2.573 

t 14.876 

t 3.327 

t 1.534 
t 14.739 
t 15.175 
t 2.588 

m 2 117.714 
28trim. 

1953 
t 3.115 
t 853 
t 218 
t 46.587 
t 109.917 

15.421 

2.372 

2.225 
26.298 
16.7ti4 
2.312 

I26.3u4 
l8rtrim. 

1953 
3.292 

640 
124 

27.~38 
ô2.911 

JUILLET 1953 

... 
ON 

~~ ...,-
1 

71.565 1 

25.95fl 
166.780 
109.202 

2.694 

16.316 

4.':'52 

1.377 
~2.817 
16.426 
2.139 

96.105 
4e trim. 

1952 
3.)65 

756 
l.Oô7 

40.074 
91.450 

72.318 
17.942 

145.227 
13ô.286 

4.915 

19.534 

4.627 

1.075 
14.869 
17.857 
2.245 

92.679 

Moy mens. 
1952 

855 
344 
191 

12.255 
29.630 

868 1.038 
70 126 

81';' 925 pour toitures• • t Juillet 
(a) 

Juin 
(b) 

Juillet Moy mens. 
Schista ~rdo~sier t 65 78 1952 1952 

3.455 1 5.650 
Coticule (pierres à 
aiguiser) Kg 3. 585 1 fU'165 

Ouvriers occupés 14.689 14.954 16 8";'1 16.669 
1 

{a) Chiffres provisoires. ( b) Chiffres rectifiés. 

HOUILLE PAYS ETRANGERS DERIVES 
Nombre Rendement IIJ 

1 COKES 

Production journée d'ouvrier 
E 

t d'ouniers inscrits 
par •c :ii~ = (kg) IIJO 

e·IIJ•oo .. a: 
..aE"b c c lill 

PAYS 
! 

A /Fond 

IIJ IIJ ~ E=-" .. 
Mar- Fond Fond o.!t-5 .a t 0 .... 

~ _. 
Nette ch ande Fond et et z IIJ.,~» 

~Surf. " Surface front 

1 

(2) Surface 
-a-a 

Fond " ~ 
Franoe (1) 

Nord- Pas de Calais 1.014.375 - 91.518 131.547 - 1.198 705 12.40 62,93144,84 197.499 139.789 Lorraine 555.832 - 23.092 3-!.51~ - 1.896 1.1':16 13,80 50,41 39,::15 26.ù06 Blenzy • !69.225 -- 6.454 9.552 1.563 991 20,23 
5.280 - 34,03 24,49 8.361 Loire 200.804 - 10.41:)0 15.345 1.327 831 17,;; -- 44 31,30 17.220 13.802 Auvergne 77.130 - 3.898 5.376 - 1.230 8-lri 20,";-t 36,36 27,17 Cévennes 131.027 10.557 1.107 661 13,98 - P.314 - 15.586 - 56,46 40,14 Aquitaine 85.374 6.006 9.0u3 1.167 741 13,28 - ll8 868 -- - M,5ï 42,54 12 924 DAuphiné . 24.492 1.805 2,708 944 584 15,90 4.052 - - 43,12 31 ,i.J Provence (L) 65.504 - 2.585 3.889 1.960 1.214 16 - 4.336 - 49,15 39,53 Hostens (L) 43.329 l.J9 17 072 15 - -- - -- -- -Autres mines (H et L) 34.822 - - -- 2ùl7 2.770 - - - - - - - 973 

Total France (H.etL.) 
---- --· -- - -- ---

2.402.914 - 158.:i92 230.443 - 1.353 SIS 13,80 56,i0 41,03 
Sor re ---- --- --

"20:3611~3 
::.s:~ 406(3) 400.721(3 

1.297.032 - 37.951 57.558 - 1.666 1.084 23,58 -- -- 291.014 -
Total France el Sarre {H. el L.) 3.699.946 196.343 2H8.001 896 -,-- - 1.449 15,ô9 - - M-l 420(3) 400. 721(3) 

France (4) ---
Nord-Pas de Calai; 601.622 - 90.93~ 130.630 - 1 315 862 5,~4 16,17 Lorraine 238.534 - 2~ 340 34.81)5 2.0i9 1.339 - -- 5,63 18,06 -
Blanzy . 54.307 - 6.405 9.480 1.635 1.089 - -- 6 14,59 -
Loire • 61.663 10.390 15.241 1.392 - -- - 901 5,15 28,93 -
Autres mines(HetL) 181.789 - 26.682 39.268 - - -- - --- - - - -
Total France( I-l et L1 J .137.915 - 157.755 1.444 - - -- -

229.484 - 963 5,79 18,3.2 -- - -Sarre 332.714 -- --- 38.004 58.124 1.695 1.083 --- ::.,93 l:~. 90 -- --- -Total France et Sarre 1.470.729 - IP5.7;,9 287.608 1.4!?5 988 - --- 5,83 17,45 --- -- -- ---- - - --
Payn-Bao (5) 1 .u34.689 - 29.914 53 576 - 1.558 ---·-

26 5,4(fi 197.433 
Grando-Bretagne 78.333 - ------

Sem. du 20 au 26-9-53 - 4 .fJ36. 700 - 713.11}0 3.142 - 1.214 
Som. du 26 9au~-l 0-5:1 - 4.534.600 712.400 3 150 - 12,54(7 - - 1.2lô - --- -- - 12 ,53(7 -Allemagne (H) -- -
Ruhr 2.2oô.2n - 304. 133 396.826 3.410 1.480 1.120 
A ix-la· Chapelle J 22. 7!hi - 21 ''")~ 27.466 2.53(1 - - -'-· 1.130 880 -45 ô97 -Bnue- Saxe. - 7.902 10.585 2.t>;lo 1 .130 840 - - -

33:3762 4":i4 .877 
- -

ToTAI1X 2 :r74 '76ti - 3330 1.45o 1. 100 
- -

(il 1\·1111' .,l.l,lÙ 1 ') <, • ( h••llllk ct hJ.!Illtt' (!) M lill'\ :1 exploitation ~out<.: rn 
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-
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1 
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Le rapport ci-après résulte de visites effectuées aux U.S.A. et au Canada par M. Delvaux, et peu 
après par deux ingénieurs d'lnichar. Il a paru opportun de réunir les renseignements recueillis en ce qui 
concerne les exploitations par longwall et d'en donner la relation unique suivante. 

SAMENV ATTING 

Deze nota geeft een overzicht van de voornaamste proefnem.ingen op het gebied van de mecha
nisatie der kolenwinning in de lange pi.jlers, tot op heden uitgevoerd in Noord-Amerika. 

De uiteenzetting vangt aan met enkele beschouwi.ngen over de noodzakelijkheid, voor de 
Verenigde Staten, van een meer volledige ontginning te tJerzekeren van zekere afzettingen, waarvan de 
reserves betrekkelijk klein zi.jn. Zij geeft verder de ontwikkeling weer van de longwall-methode in 
de maritime vrovincies van Oost-Canada. 

ln d"e V(•renigde Staten zijn de longwall-pi.jlers ui.tgerust met afbouwmachines di.e goed gekend 
zijn in Tf/ est-Euro pa : de Samson-stripper, de Westfalia-snelschaaf en de Meco-Moore zaag- en laad
machine. 

De studie van d(~ verkregen uitslagen wijst uit dat, op geringe diepte, het probleem van de 
dakcontrole in de pijlf>r een even groot belang vertoont als in de diepe mijnen. De oplossing die aan 
de dakbreuk gegeven werd door de vorming van een scharnier in metalen stapels, voorzien van instor
ters, vormt een positieve les voor de Europese ontginningen. 

Om verschillende redenen, die in de nota aangehaald worden, heeft de longwall nochtans geen 
kans om in de Vel'(migde Staten de kamerbouw te vervangen. Daarentegen heeft in Canada het gebruik 
van de « Dosco-lUiner », gf>bouwd door een belangrijke maatschappi.j, de « Steel and Coal Company », 
een nieu.we ontwikkeling gegeven aan de longwall-mf>thode, die reeds lange tijd ingeburgerd is in deze 
streek. Deze machine is zeer l~and~~baar, niettegenste~;ande ~zaar schi.jn~are omvang en een model van 
b erkte afmetingen zou. gesclu.kt Zl-Jn voor prof>fnemmgen rn de gunshgste voorwaarden der Europese 
jp ttin.gen. Het verwezenli.jken van een continu afvoersysteem voor de kolen zou een nieuwe spoorslag 

:e~:kenen voor de ontwikkeling d(~r machines die, zoals de « Dosco », met sti.jgende bres werken. 

RESUME 

Cette note donne un aperçu des prinl'ipaux c>ssais d'abattage mécanique• cm longues tailles entre
pris cl cettf> date en Amérique du Nord. 

Vexposé débute par quelques considérations su.r la nécessité. pour les Etats-Unis, d'assurer un 
df.houillement plrts complet de rertains gisements dont lf>s réserves sont relativement faibles. Il retrace 
(~gall•ment le développement dPl'exploitation parlongwall dans les provinres maritimes de l'Est Canadien. 

Aux Etats-Unis, les rhantiPrs longwall sont équipés dr> machines d'abattage bien connues Pn 
Euro pl' ot·cidPntale : le rabot Samson, le rabot rapide Jfl estfa.lia f't l'abatteuse dzargeuse Meco-Moore. 

( 1) l\1. o,.J,·uux lienl à f'Xprim<'r S<l rPronnnÎSSilll("C' à 1\·IJ'vl. ;\ )q·r•rs d ).pf(•vrl'. fPSpPdÏ\"l'llll'nl Oirl'dl"ur Général el Din~dt•ur 

l)
. . . . . 1 . \lini'S ilÎilsi qu'à \lnnsi<•ur Dnnzt·. Prort'SSC'ltr ia n 'ni\"Nsill• rlr· l.ii·~··· pour 'il biPn\'I'Î"nnk I"OIIIpréll<'nsion qu'ils lui 
1\'ISIOrlll<llrl' ( l'S • · • , , 

• · • 1 <fUÎ ('~1 HVl't l'itppui prPd<'UX tllnklmr, :. 1 ori~in(' dt· .. ,. \·; vaJ!P d'i·tucl('~. 
nlll lt'IIIOI~Ill'l' t' · • . 
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L'examen des résultats obtenus dans ces essais indique qu'à faibl e profondeur le problc>m e du 
contrôle du toit en taille r evêt la m ême importance que da.ns les exploita.t.ions profondes. La solution 
donnée au foudroyage par la réalisation d'une charnii>re en piles m étalliques avec effondreztrs constitue 
nn enseignement positif pour les exploitations européennes. 

Cependant, pour diverses rai.sons énoncées dans l'exposé, le longwall n'a guère de chancc>s de sup
planter l'exploitation par chambres et pi.liers aztx Etats-Unis; par contre au Canada., l'emploi. du « Dosco 
il:liner » construit par ztne importante société canadienne, la « Dominion Steel cutd .Coal Company », 
donne un nouveau développement à la m éthod e d'exploitation par longwall implantée depuis longtemps 
clans cette région. Cette .,;;,~chin e est maniable malgré son encom.b1·<'m cnt. apparent et. tut 1/Wcll>le de di
mensions réduites serait su.scevtible d'essais dans les conditions les plus favorables des gisements euro
péens. La mise au point d'un ~ystème d'évacuation contÎillt<' du charbon donllPra.it ltn 1wu·v<'l essor aux 
machines travaillant par brèche montante comme Il' Dosco. 

A. - AUX ETATS-UNIS. 

L'exploitation par longwall n 'est pas nouvelle 
aux Etats-Unis : dès 1915 et jusqu'à 1940, elle fut 
de règle dans la partie nord du bassin anthra
citeux pour l'exploitation des couches de faible 
ouverture situées au-dessus de couches plus puis
santes exploitées par d'autres méthodes. 

Jusqu'en 1928, on ne pratiquait pas le fou
droyage systématique; le soutènement en b ois 
restait en place et l'exploitation progressait jus
qu'au moment où le toit cassait brusquement en 
arrière du front et par fois m ême jusqu'au front, 
causant l'abandon de l'atelier de travail. 

Après 1929, on introduisit un étançon en acier 
coulé du type à coin et clavette : l e « Langham 
jack ». •Cet étançon, utilisé pour réaliser la char
nière de foudroyage, donna de bons résultats dans 
les chantiers longwall exploités par ]es m éthodes 
habituelles comportant le h avage, le minage et le 
char(7ement manuel en convoyeur oscill ant ou le 
scra;age . Entre 1929 et 1938; cette m éthode fut 
régulièrement employée dans une m ine pour ex
ploiter des cou ch es d' ouverture comprise entre 
0,80 et 1,80 m . La mine réalisa par ce procédé 
une production de 2,5 millions de tonnes. De cette 
façon, le p rix de revient moyen du soutènem ent 
passa de 0,5 do llar/ tonn e à 0,133 dol lar/ tonne. 

Le rendement de ces ch antiers par homm e-poste 
était comparable à celui obtenu par d' autres m é
thodes et pouvait dépasser 10 tonnes au chantier. 
L'exploitation de ces couch es cessa vers 1940. Il 
s'agissait uniquem ent de charbon an thraciteux. 

IDans le bassin bitumineux, d ' autre part, l 'ou
verture movenne des couches exploitées est souvent 
supérieure-à 1,50 m et le longwall pouvait diffi
cilement rivaliser avec les autres méthodes. De 
plus, à partir de 1930, le march é des bitumineux 
a traversé une crise grave qui n' a cessé que pour 
faire place bientôt à la concurrence accrue des 
combustibles liquides et !!azeux. 

Depuis quelques années, ces ci rconstances ont 
p rovoq ué, d ans les m éthodes traditionne~les d '.ex
ploi tation par ch ambres e t pilier s, une evolu.tw~ 
qui se t r aduit, surtout dans les mines non mte
grées à u ne inrlustrie consommatrice d~ . charbon, 
par l'abandon de l'ex ploi tation des p1hers pou r 
ne faire que riel'; traçagf's. 

L'exploitation du pilier demandf'. en pfff' t, p a~ 
tonne e n\'iron 1 '4 hom nw-lwurf' en p lus. l'e qu• 
~P traduit par 0.5 do ll ar. ~oi t en movenn e 12 à 

20 p. c. du prix de revient total. La tendance à n e 
faire que des traçages s'est encore accentuée après 
la guerre, ce qui a amené le Congrès à étudier la 
situation, à établir le bilan des réserves de charbon 
et à déterminer le pourcentage de récupération des 
exploitations actuelles. 

Si les r éserves totales étaient estimées, début 
1949, à 1 552 milliards de tonnes, quantité que des 
estimations plus nuancées r am enaient d' ailleurs à 
225 milliards de tonnes de ch arbon exploitable 
économiquement par les méthodes actuelles, le 
pourcentage de ce total correspondant au charbon 
à coke m étallurgique de bonne qualité (en tre 14 e t 
24 à 25 p. c. <le matières volatiles) éta it inférieur 
à 2 p. c. : 26 milliards de tonnes pour une con
sommation annuelle de 115 millions de tonnes. 
Une enquête ultérieure du Bureau of Mines faite à 
la demande du Congrès a montré que l e taux de 
récupération dans les couch es de faible ouverture, 
produisant du charbon à coke m étallurgique et 
exploitées dans l a p artie sud de la Virginie occi
dentale et en P ennsylvanie centrale, ne dépassait 
pas 50 p. c. 

Les réserves de charbon cokéfi ables diminuent 
dangereusem ent dans certaines régions e t ne sont 
plu s que de l'ordre de 10 à ;20 ans au taux de 
récupération actuel . Cette situation a conduit à 
l'idée de faire des essais de lon gwall. Comme seule 
une exploitation totalement m écanisée permet de 
concurrencer les m éthodes actuelles, on a adopté 
des types d'abatteuses ch argeuses mécaniques per
mettant autant que possible un travail continu. On 
a choisi le rabot automoteur Samson, le Schnell
hobel W es tf a lia et l'abatteuse-ch argeuse Meco
Moore. Trois essais ont été conduits par des socié
tés privées; le quatrième est effectué par le Bureau 
of Mines en collaboration avec l'importateur de 
la firm e Westfalia e t un exploitant. 

B. - AU CANADA. 

Si l'on considère uniquement les exploitations 
de l'est du Can ada, c'est-à-dire de Nouvelle-Ecosse, 
du Nouveau-Brunswick et de T erre-Neuve qui as
surent rl'aille urs la moitié de la prorluction totale 
canarlienne (] 8 à 19 millions de tonn es métriques 
annuelles) , on peut dire que l'exploitation par 
longwall est de loin la plus usitée. 

C.:>tte m éthod e s'est développée surto ut à cause 
des conditions .de !!isement : 1) le pendage asse.-; 
fort dans certams cas : 2 ) le caractè re ()'ri so uteux 

" 

-

,l 

-

' 
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de certaines couches, ce qui nécessite une venti
lation efficace; 3) l'extension du gisement sous la 
m er , principalem ent dans le bassin de Sidney en 
Nouvelle-E cosse. L'exploitation sous-marine n'est 
généralem ent entreprise que sous une couverture 
d' environ 200 m e t, à partir de 300 m de couver
ture, seule l'exploitation par longwall p ermet une 
récupération totale du gisement. L'exploitation est 
actuellement limi tée à 1 200 m de profondeur, 
limite atteinte clans le Cumberland canadien. 

Depuis 1940, les travaux avançant sous la m er, 
l'exploitation par longwall se généralise de plus 
en plus e t le cycle habitue l comporte le havage, 

le minage et le chargem ent en convoyeur soit 
manuel soi t m écanique par divers moyens (Joy 
Loader 8 BU p ar exemple en couche de 1,5 m 
et avec un pendage de 12 1/ 2°). 

En vue d ' améliorer le rendement, on a envisagé 
depuis 1948 la m écanisation de l'abattage. La com
pagnie ]a plus importante, Ù1e Dominion Steel and 
Coal Corporation dont la production journalière 
atteint 27 000 tonnes, a poursuivi l'é tude du con
tinuons miner de Joy et l'a modifié pour réaliser 
le « 'Dosco miner » mieux adapté ame conditions 
du longwall. Cet essai sera également décrit dans 
cet exposé. 

ESSAIS ACTUELS DE LONGW A LL. 

A. - LE SAMSON STRIPPER. 

l. - 1 nt rodnct ion. 

Cet essai d'exploitation avec Sam son Stripper 
présente la p articularité d'avo~r été r éal isé dans 
une exploitation longwall , m enee avec foudroyage 
intégral et h avage préliminaire. 

2. - Conclit.ions d'essai. 

Le rabot Samson a é té introduit en octobre 1951 
clans la mine Lancashire n" 15 de la Société 

l1 
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« Barnes et Tucker CO » en Pennsylvanie centrale. 
Les essais ont eu lieu dans la couche « Kittaning 
inférieure » ou couche « B •» ·dont l'ouverture est 
voisine de 1 m ètre. La chouch e est constituée d'un 
sillon de charbon tendre au centre et de' deux si l
lons plus durs .au contact elu toit et du mur. De 
plus, le sillon supérieur colle à un faux toit 
sch isteux de 18 à 20 cm d'épaisseur, le mur est 
moyennem ent dur, le toit comprend un b anc de 
6 m ètres de schistes noirs, surmonté hù-m ême 
d' antres bancs plus minces de schistes, de p sam
mites et de grès. Le chantier est situé à 160 m ètres 
de p rofondeur. 

Le clivage principal - assez peu marqué toute· 
fois - est incliné à 45° p ar rapport à la direction 
ch oisie du front e t fait un angle de 78° avec 
l'horizon ta le. 

L' inclinaison moyenne de la cou ch e est quasi 
nulle, m ais le mur ondule assez irrégu lièrement 
pour donner des ·pentes e t contrepentes allant 
jusqu'à 9 ou 10". 

Cette mine extrait 3 000 t de ch arbon brut par 
jour avec un rendement total de 11 t/ h poste. On 
exploite par chambres e t pilier s et le sch éma géné
ral de l'exploitation consiste à découper le gise
m ent en panneaux de 400 à ·500 m de longueur 
et de 200 m de largeur. On trace deux ch assages 
longitudin aux qui divisent le p anneau en deux 
blocs égaux exploités l'un en avançant, l'autre en 
rabattant (fig. 1) . 

Un demi-panneau de 400 m sur lOO m fut affecté 
à l'essai d'exploitation par longue taille. On adopta 
la m éthode rabattante pour éviter de m aintenir 
les galeries après Je p assage de la taille; d ' autre 
part, les galeries tracées d' avance pouvaient ser vir 
rle nich es de dép art pour chacune des enlevures 
dn rabot. Le front de 'Laille n ' avait que 81 m de 
lon gueur compte tenu de l'espace occupé par les 
chassages de pied et de t ê te. 

Certains essais de longwall avaient été tentés 
précédemment dans cette cou ch e, mais tous avaient 
échoué p ar suite d'éboul em ents survenus le long 
du front. 

C'est pourquoi il parut indispensable de réaliser 
un foudroyage intégr al e t de constituer une char
nière rle foudro yage ri gide au moyen de caisson s 
métalliq ues en poutrelles Grey (fig. 2) , surmontés 
de pièces de bois équ arri, posées sur effondreurs 
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Fi~. 2. - Réa li" tlion dr d tnrnièrr d<' foud roya~<· it l'aide .J,. 
pi fcs -cai~.!"on:;. 

m étal liques du genre Meco. Le soutènement a uxi
liaire fut réalisé au moyen d'étançons h ydrauliques 
DowLy. 

Le caisson de la pile comportait un e p laque d'as
sise carrée de 0,75 X 0,75 m et de 6 mm d'épais
seur, sur laquelle on avait soudé qu atre montants 
verticaux constitués de fe rs Ide 125 mm X 125 mm 
X 6 mm, entre toisés horizontalement par de: 
fers I. 

Les pièces de bois initialement en ch êne vert 
(0,60 m X 0,15 m X 0,15 m ) s'avérèrent trop ten
d res e t furent r emplacées par des blocs d 'érable 
séch é au four, plus r ésistants à la compression. 

La description détaillée du r abo t automoteur 
« Sa m on » a é té donnée dans les Ann a les des 
Mi nes de Be ll:,ri qu e 11 ) . Le modè le utilisé avait 
un encombrement général de 5,70 m X 0,80 m 
X 1,05 m, un mote ur électrique de 30 HP (au lieu 
de 20 ~énéra lem ent) et une force de poussée 
hyd ra ulique su r les l l~ t e!' porte-cout eaux de 59 t 
1 fig. 3) . 

Le tran~po rt en taille é tait assuré par lllt con
voyeur à raclettes à do uble chaîne ripP ù l'a ide de 
pous~eu r~ pneumatiques à rlouhle effet. 

( 1) Voir Ann,alt· .; tf, .,. .\ lirw:-; ,f,. Bt·l f,.!i tj lll' 0 11\' . 1 <J·It) -

f ."t·xpu~i lion dt· :. lëtlt'·ri•·l .\ finif'r (lt· l .ondn•:;- l~oqlport d'l nit lmr. 
pit !-!•• ()<)0 •.• ()02 

20 HP "'OTOP 
AND SW fCH 

Fig. ·1. - Conl rüiP d u toi t initial '""" J,. ,.,,.,,;,., 
d1antier explo ité nv<·c riilu•l ... ;uu~un. 

3. - Schéma dC's essais (! / mise au point pro
gressiv C'. 

Les essais débutèrent en octobre 1951: le con
trôle du toit était réa li sé par deux fil es d~ pi les e t 
deux rangées d'é tançons Dowty p lacés comme l'in
dique la figure 4. La di stance entre les fil es é tait 
de 1,20 !111 et la di stan ce d'axe en axe entre piles, 
de 2,40 rn. 

On éprouva des difficultés cl 'abatt ;we par sui te 
de l 'adhérence du charbo n au toit c t de la nature 
tendre de la p ar tie médiane de la couche. On 
limita la la rl!eur d 'enlev ure à 0 40 m et 111 . ] · 

1 b . . ' , ·• gre ce a, le ra ot pene trait dans la couche qu1· ,. · . l s ecra-
satt en p ace sans se disloq uer . 

On élargit le t'Outeau « antenne » ~an · bea 1 • 1 J 1 . . :; . ll co tl p 
ce rcsu lats; a p roc uc tJOn n 'était qu e de 48 lonnes 
par passe. 

On décida de haver la couche ·1f1' 11 1 f ·1· 
1 • c e ac1 1Ie r 
e trava.i l du rab~ t e~ , vu l'ex iste nce du faux-toit 

on praltqua la sa 1 ~nee ù q uelq ues ce 1• , ' 
1 , . . n •metres en 

C eSSOUi' C il S lll~ f'll'<tllt f' ll cr h d ·1 · 
a11~la ise. ' c• a pral!qu e 

On adopta un e h a v<'u~ .. ù tour •Il 1 •• 1 . 
1 1 f . """ c r 1 eseopHiu e c c a Jl"llle fnavor e t Coul~on ( fi~. S), 

_._ 

-

Novembre 1953 L'flballflge contin11 d11 chrtrbon par /ongwa/1 787 

Les ondulations de la couche é taient t rès locales, 
mais parfoi,- assez accusées ljusq u'à 9") pou r que 
le rabot ne puisse pas les franchir. I l fallut m odi
fie r l'assise des têtes porte-couteaux e t, vu le faible 
j eu entre l'o uverture de la couche e t la h au teur 
de la m achine, on fu t amené égalem en t à rep ro
fil e r les couteaux supérieurs. Quand la taille eut 
avancé de 20 mètres environ, on obtint un fou
droyage normal, mais on éprouva. certain_es diCfi: 
cuités à déplacer la secon de rangee de piles co te 
remblai; cette m éthode Ile soutènem ent augmen
tait inutilem ent la largeur du bas-toit découvert. 

a 
~~CUC ton 

1,90 è 2~oo 

1 
1 ~i !-f. O. - Sdu:•mil dc> la nouvcll t> arclaitcclurc• du s.outt·ncme11t 

tuloplét• en vue J'améliore r lt..• contrôiC' du toit. 

On ado pta une nouvelle architectu re de sou tè
nement re présentée comme l'indique la fi gu re 6 : 

1) à la ligne de cassage, une seule rangée de 
piles espacées de 1,50 m e t entre elles un 
é tançon Dowty; . 

2) entre les piles e l le convoyeur, une f1le 
d 'étan çons espacés de 0,90 m ; 

3) après ripage du conv?yetn, on pose une n ou
vell e fi le d'étançons a 0, 75 m en avant de la 
première; cet écart correspond à la la rgeur 
de l'enlevure. 

Le foudro yage s'effectuait pendant le poste 
d 'abattage, une pile ou deux de r~serve permettant 
le placement des é lém ents cle la f.J e

1
nouvel.le_ avan t 

ffondrement de la pile corresponr ante cote r em-
e · ' ff · blai. L'enlèvement des e t a t! çon~ se ectuat~ com_m_e 
d'habitude. La laq!eur del a teh er r!e travail va_nall 
<' ntre 2,10 111 e t 3,25 m e l le porte-a-faux ne depas-

sait jamais 1,80 m . . . 
y.• fr'v 1•1· e r 1952 la h aveuse f u t nn se en serv1ce 
Jn ' · '' 0 75 L . ·, (les enl ev ures allan t Jnsq u a , · 111 . a e t pemnl ·1 · 

1 ~e , l i ~•·t it "ur le ro nvon•u r el se 1a a it sur 
1aveu~ .., -"' . · . . . 
un rii b lf' ten rlu tout le lon~! r~u front, ce q m per-

te tt a il un déplaceme nt con tmu . 11 
P our des motifs de facili té de comm ande l't de 

,.;{•eu rité de m anœ uvre, nn sens de h avage 

« descendant » vers la ga lerie d'évacuation - fut 
adopté. 

L'organisation du travail n 'avait rien de cycli
que. Les équipes des deux postes effectuaient une 
ou plusieurs fois le m ême ensem ble d 'opération : 
h avage, abattage d 'une passe, r ipage, foudroyage 
et b oisage derrière le convoyeur après ripage. 

Ainsi par exemple, lors de la visi te du ch antier, 
la situation rle la taille au débu t du poste est l a 
suivante : 

le ch arbon est déj à enlevé dans la moitié 
supérieure de la taille e t le convoyeur ripé ; 
la ta ille entière est h avée, le déplacement des 
piles est en cours; 
pen dant les deu.x premières h eures, l'ab at
tage a lieu en descendan t dans la moitié infé
r ieure de la taille avec ripage e t foudroyage 
à 30 m derrière le rabot ; on effectue ensuite 

le r ipage du r abot dans la voie de b ase; 
à mi-poste, on h ave la m oitié in férieure de 
la taille, le rabot opère en montan t et on ripe 
les trente p remiers m ètres, on termine le 
foudroyage de la passe descendante. L'effon
dremen t d 'une pile, son ripage et sa m ise en 
p lace s'effectu~nt en 10 minutes par une 
équi pe de deux hommes ( 40 piles/ poste, soit 
60 m de front) ; 
pen dant la seconde partie du poste, on h ave 
des passes successives de 10 à 15 !Ill dans les
quelles on pratique immédiatement l'ab at
tage, le ripage e t le foudroyage. Ce h avage 
d iscontinu dans la dernière partie du poste 
é tait voulu afin de r éduire au minimum la 
partie du toit en p ort e-à-f au.x dans le cas 
d 'un arrê t éventuel de l'abatteuse. 

L'éq uipe é tai t formée de onze h ommes e t com-
prenait : 

un porion de chan tier, un surveillant ; 
un m achiniste de rabot et un aide; 
un h aveur; 
deux éq uipes de f ro ud royage de denx h om 
m es; 
un machiniste de convoyeur; 
un ripeur de convoyeur. 

En un poste, l'éq uipe pren ait une enlev ure de 
0,70 m à 0,75 m d'épaisseur sur la longueur de l a 
taille, puis une seconde enlevure su r une dem i
lon gueur de taille, ce q ui d01U1ai t une production 
moyenne de 130 tonnes/ poste, soit 12 t / homme
poste. Au poste d'ap rès-mini, une équipe identique 
reprenai t le travail de l'équipe du matin; enfin, au 
poste de nuit , un m écan icien assurai t l'en tretien 
du m atériel. 

4. - R ésultats globaux. 

D u 1 c r ·au 24 juillet 1952, en douze jours de 
travail (24 postes d'abattage) 28,5 m d'avancement 
ont. é té r Palisés, soi t 2,40 m /jour . 

Le graph ique de la figme 7 m oJttre la progres
sion d u rendem ent depuis octobre 1951 jusqu'à 
sept embre 1952. 

En neuf mois, le r endem ent est p assé de 4,6 t à 
14.4 1/ homme-po,; tr. Ce rf' JHI.emenl es t comparab le 
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fig. 7. - Graphique de l"évolution du rendement au chantier 

dans les neuf premiers mois de l'essai avec le rahot Samson. 

à ceux. o~tenus dans la même couche par traçage 
sans dep1lage complet; la granulométrie des pro
duits était satisfaisante et comportait 50 p. c. de 
produits plus grands que 12,5 mm au lieu de 
29 p. c. dans un quartier avec abattage continu 
équipé d'une machine adaptée au travail de~ 
chambres et piliers. 

5. - Améliorations possibles. 

La modification, qui peut encore fortement 
améliorer les résultats, est l'augmentation de la 
longueur du front; en effet, le ripage du rabot aux 
extrémités de la taille prend 45 minutes. En 
allongeant le front, ces temps morts sont les 
mêmes, mais se répètent moins fréquemment; on 
envisageait de prendre un panneau de 160 m. 

6. - Enseignements à tirer de cet essai. 

Le travail dans ce longlvall n'est pas cyclique. 
Le personnel à chaque poste est constitué d'une 
petite équipe homogène effectuant une tâche 
« banalisée » où presque tous les travaux lourds 
sont mécanisés. 

Le foudroyage intégral sur piles caissons et le 
soutènement de J'atelier de travail avec des étan
çons Dowty ont prouvé leur efficacité et ont résolu 
d'une manière élégante le problème du contrôle 
du toit. Si, en taille, le problème est presque iden
tique à celui qui se pose en Europe, par contre, le 
creusement et le soutènement des galeries sont 
grandement faciJités dans les gisements à faible 
profondeur. Les traça~es sont effectués dans la 
eouche sans hosseyement: l'exploitation rabat
tante e8t possible sans entretien et les l!aleries 
servent dt:> nicltt:>s dt:> di•part pour le rabot. 

LP comportPment du toit f'l IPs prPssions de tf>r
rain. 

Au cour:- dt:> ('f>t P~sai, le Rureau of Mines a 
f•ntrPpri!' cfps reeht:>rehPF ~ur la l'onvPr~ence dt:>s 

épontes, Ja mesure des déplacements des bancs 
du toit et le comportement des terrains dans une 
exploitation par longue taille rabattante, 

Avant toute exploitation, les expérimentateurs 
ont établi des stations de mesures de convergence 
avec tubes enregistreurs télescopiques dans les 
galeries de chassage. Des sondages de 7 à 15 rn de 
hauteur ont été forés dans le toit des chassages 
afin d'avoir une coupe complète des terrains du 
toit et d'observer les décollements de bancs et la 
fracturation des roches au moyen d'un stratascope. 

Les premières conclusions de ce travail sont : 

1) Mesures de convergence : 
a) en avant du front : le rapprochement des 

épontes commence à une distance d'autant 
plus grande du front que l'aire foudroyée 
augmente, mais cette distance se stabilise 
quand la taille a progressé de 25 rn à partir 
de la ligne de départ. Les décollements de 
bancs sont visibles à 30 rn en avant du front 
et s'accentuent fortement lorsque le front 
arrive à 10 rn; on observe de faibles dépla
cements horizontaux avec maximum à 6 rn 
du front; 

b) dans l'atelier de travail : la convergence est 
régulière, mais augmente brusquement au 
passage de la haveuse. Elle n'est pas in
fluencée par le rabot, mais elle est maxi
mum pendant le déplacement des piles. On 
a observé une convergence de 7,5 cm lors 
du déplacement de piles situées à 3,6 rn du 
point d'observation. 

2) Mesures du coulissement des étançons et des 
charge~ qu'ils supportent. Jusqu'à 20 tonnes, 
on ne constate qu'un raccourcissement de 2 à 
3 mm qui correspond à la mise en tension élas
tique des différentes pièces de l'étançon. Quand 
la charge atteint 20 tonnes, l'étançon coulisse; 
au cours d'un poste on a parfois observé un 
coulissement de 35 mm. La charge sur les 
étançons augmente au passage de la haveuse 
ainsi qu'au déplacement des piles (1,5 t pour 
des piles situées à 6 m). 

Outre l'intérêt scientifique qu'elles présentent, 
ces mesures ont eu plusieurs conséquences prati
ques: 
1) le remplacement des deux rangées de piles par 

une seule; 
2) la limitation au minimum possible de la partie 

havée en avant du rabot comme suite à l'in
fluen~e néfaste du havage sur le comportement 
du t01t; 

3) l'examen des déco~lements des strates dans les 
chassages a permis ,de constater la nécessité 
de renforcer le soutenement par de ·1 
avant du front. s P• es en 

B. - LE RABOT RAPIDE WESTFALIA. 
1· - Essai à la mine Stotesbury. 

l. -- - 1 ntrodurt ion. 

Le Schnellhohel Westfalia a e'te' . . 
1 195 • - · lUis en service 

en novem ne . ] a la mine Stot h Il 1 ], , • Ps ury n" c P a 
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Eastern Gas and Fuel Associates, située à Helen 
dans le sud de la Virginie occidentale. 

L'essai faisait suite à un accord conclu entre le 
Bureau of Mines, la firme Mining Progress In~., 
importatrice du matérie1 Westfalia, et la Eastern 
Gas and Fuel Associates. ·Ces derniers fournissaient 
le chantier, le personnel et le matériel nécessaire 
aux essais autre que le rabot, tandis que le Bureau 
of Mines recevait en prêt le rabot dont il assurait 
le transport d'Allemagne aux Etats-Unis et éven
tuellement le retour à la firme W es tf alia. 

2. - Conditions de r essai. 

Les essais ont eu lieu dans la couche Pocahontas 
n° 4 de 75 à 90 cm d'ouverture, constituée de 
charbon friable et assez propre. Dans cette partie 
du gisement, le pendage moyen est nul. Le toit 
est formé d'un banc mince de schiste tendre, sur
monté d'abord d'un hanc de schiste dur de 75 cm, 
puis d'un banc de grès de 1 m et enfin d'un en
semble plus puissant de schistes gréseux. Le mur 
est dur. L'exploitation a lieu à faible profondeur 
et les terrains de recouvrement comprennent 30 
à 90 rn de grès, de schistes et d'argiles. 

Le panneau choisi avait 525 m de longueur et 
100 m de largeur. Pour garder le système général 
d'exploitation habituel, on adopta la méthode 
rabattante. A cet effet, on creusa à l'entrée et au 
retour d'air, deux séries de trois chassages paral
lèles jusqu'à la limite du panneau et on les réunit 
par une communication qui servit de montage de 
départ pour la taille (fig. 8). 

Le matériel Westfalia utilisé est bien connu (2). 
Le convoyeur blindé à raclettes est actionné par 
deux moteurs électriques de 40 kW; les pousseurs 
pneumatiques sont distants de 6 m. On notera seu
lement la particularité suivante : l'équipement 
électrique fonctionnant sous 50 périodes, un alter
nateur de 350 k V A, placé dans la galerie princi· 
pale d'entrée et entraîné par un moteur de 200 CV 
sous 2 300 volts et 60 périodes, fournit le courant 
à la fréquence adéquate et à la tension de 500 V. 

La hauteur de coupe du rabot, initialement de 
500 mm, a été portée à 640 mm au cours des 
essais. 

3. - Déroulement des essais. 

La solution donnée au problème du contrôle du 
toit présente un certain intérêt. Pour assurer la 
sécurité de l'arrière-taille, on adopta d'emblée le 
foudroyage. Pour le soutènement de l'atelier de 
travail, on utilisa des étançons isodynamiques Uer
dinger (3) et des bêles articulées GHH de 1 :m de 
longueur modèle ZG. L'architecture du soutène
ment comportait tout d'abord cinq files d'étançons 
parallèles au front, distantes de 0,50 m. Dans ces 
files, les étançons étaient placés en quinconce par 
rapport à ceux des rangées voisines. L'écart entre 
files perpendiculaires au front était de 75 cm 
(fig. 9). 

Au démarrage de la taille, après 15 rn d'avance
ment, il fut nécessaire d'amorcer le foudroyage en 
forant une série de mines dans le bas-toit. 

Fig. 8. - Vue en plan du premier panneau exploité avec un Schnelhobcl \Vestfalia à la mine 

Stotesbury n° Il (Virginie occidentule). 

Pour protéger les galeries du roulage principal, 
on conserva un stot de 90 mètres, ce qui réduisit 
la longueur du panneau à exploiter à 435 mètres. 

Toutes les galeries furent creusées à 5,40 rn de 
largeur en veine uniquement, sauf la galerie des
tinée à l'évacuation du charbon; celle-ci, équipée 
d'un convoyeur à courroie, fut creusée à 6, 75 rn et 
bosseyée au mur de façon à disposer d'une ouver
ture totale de 1,25 m. Le toit de cette galerie fut 
renforcé pendant le creusement par des boulons de 
0,60 m de longueur espacés de 1,20 m. 

Après deux mois de travail correspondant à un 
avancement de 70 m, on constata des suintements 
d'eau dans le toit du chantier. Les étançons péné-

(2) Pour la description du rabot, voir Annales des Mines de 

Belgique, juillet 1950. Le matériel minier à ln Foire de Liège 
1950, pages 389-390. 

( 3) Pour la description voir Annales des Mines de Belgique, 

juillet 1950, pages 379-380 ct numéro spécial de février 1951, 
pages 62-63. 
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Fig. 9 . - A rdlilcclurc inilia lc du sou tèncmcnl ;", la mill<' 11° 1 1. 

traient profondément dans le mur (jusqu' à 30 cm ) 
e t leur r eprise causait de série uses difficultés. La 
sécurité de la taill e p araissant insuffisante dans 
la partie humide, on décida d' inte r cale r entre l es 
é tançons 20 piles de bois espacées de 3 m ètres. 

L'abandon de certaines d 'entre el les provoqua 
une surch arge du toit e t un éboulement impo rtant 
sur le convoyeur. D ans l a suite, l a reprise d es é tan
çons enfoncés dans le mur humide r esta tri-s cliffi
cile. A 55 m è t res en avant Ùe l'endroit où les piles 
avaient é té abandonnées, on observa une ch aqœ 
excessive sur •le fron t due vraisembl ablement à un 
co up de ch arge du h aut toit. On disposa alor s l e 
long du front une fil e continue d e piles espacées de 
3 m d'axe en axe, tandis que l e nombre de ran gées 
d 'étançons é tait ramené à qua tre (fi g. 10) e t que, 
dans chaque r angée, un é tan çon sur quatre é tai t 
supprimé. 

-

-Convoyeur blindé 

/ Pou~ur pneu matique 

- (ho,ne du robot 

' FRONT DE TAiLLE 

Robot 

J' l' Ill 

L ' améliora tion fut ne tte c t sc marqua, non seu
lement dan s le contrôle du toit e t dans les faci
lités accrues Ùc travail ùu rabot, mais surtout dans 
la facilité de reprise des é tançons. 

A peu près à ce moment, c'est-à-dire quand la 
taille avait rabattu d e 120 m ètres, on observa des 
cassures à la surface, au-dessus de la zone exploi
tée, mais on ne consta ta aucune surcharge sur 
les pilie rs d e charbon protégeant les gale ries d ' ac
cès. Ceci indiquait donc que le haut-toit s'était 
cassé au droit des fil es d e pilie rs de charbo n bor
dant les gale ri es. Les plans d e cassure é taient 
exactem ent situés aux limi tes de la :.o:one exploitée. 

L a protection d es tê tes motrices d ans les ch as
sages é tai t également assurée par piles de bois e t 
é tançons m étalliques. A l 'approch e d e l a taille, le 
~ou tènement de ]a gale rie é tait r enforcé par d es 
é tançons en bois; l 'essai effectué avec d es é tan
çons en a luminium a dli être abandonné. 

4. - Résultats obtenus. 

D e novembre 1951 à la mi-avril 1952 et en 
93 postes actifs (à raison d' un poste d ' abattage par 
jour), l'avancement to tal correspondant au dé
houillem ent ùu premi e r panneau fut de 432 m e t 
la proùu ction totale de 51450 tonnes nelles. 

Le renrlem ent m oyen (· tait de 17,1 t/ homme
postc. La totalité d es opérations (à l'exception de 
l'entre ti en e t d e ce rtains travaux accessoires) 
s'effectuait au cours du poste d 'abattage. 

Pour quinze j ours de travail con sécutifs au cours 
d esquels on a r éalisé l a m eilleure production, on 
a obtenu une production journaliè re moyenne de 
694 tonnes e t un r endem ent moyen d e 18,4 t/ 
ho mme-poste. Le pe r·sonn el occupé journe llement 
dans le chantie r comp renait 37,8 ho mmes se dé
composant comme suit : 

l , .• poste : 
2 porions : 
1 machiniste; 
1,7 dépl aceur d e piles; 

23,3 foudro yeurs d'é tançons; 
S,3 ne ttoyeurs e l préposés au ripage cl es tê tes 

motrices; 

2'" poste : 
4 ouvrie r s d'entre tien ; 
0,5 di vers. 

L a production m ax imum aue inte au cours d ' un 
poste fut d e 800 tonn es. Ces rendemPnts n e com
prennent ce pe ndant pas les ajuste urs occu pés d e 
tPmps à autre au rli•placement cle la s ta tion d e 
re lo.ur du convoyeu r p lacé d ans le chassage. 

D 'au tre part, en tenant compte des travau x d e 
traça~es, la prod uction totale du quartie r fut de 
6H 2SO tonn es e t If' r f'nrlement par h omtnf'· JlO~I 1 
1? 3 A l ' · · · e 1 f' -,- tonnes. Vf'c es procf'rles hahttu f' l ~ ri ' , 1 · . ~ exp OI· 
t a tt on: la moyennf' corresponrlan lp du sirge r i a it 
rfp l 0,3 tonnes. 

A in si rlonc, la n,tétho~le ~l'exploi ta tion par lon-
1-! 'lf' t a ill f' para ît d applt catwn Pli r·h arbon tf'n dre 
Pl JWIII don ne r 1111 rendf' lll l' nt c·o1111 .•. hl 

, ) <tl .1 !' a li X 
a utn·~ nwt ho rles. La l!ran u lomPtri e r1 l'" . , , ont Hnpor-
tancf' n P !'l pa~ ptt•pondPrante 110 11 . 1 b 
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mé tallurgique est cependant meilleure qu'à l'abat
tage au moyen d 'explosif dans les m êm es condi
tions. 

La comparaison du taux d e récupération de gise
ment n'est pas te llement favorable au longwall 
puisqu e, dans l'essai considé r é, on a récupéré 
H3,3 p. c. du gisement, alors que l e « room and 
pi Il ar » donne dans celle couch e e t à la mênH' 
mine 78,1 p. c. de récupération. Ce lte faibl e clif
fé rence s'explique du fait que : 

l ) les piliers du « room and pillar » sont ex
trêmement minces dans ce tte conch e : 3 m 
entre deux ch ambres d e 10 m de largeur ; 

2 ) dan s ce long~vall expérimental, les pili ers 
entre les chassages ont é té l aissés intac ts p ar 
m esure d e sécurité. 

Il apparaît que l'on peut r éduire l 'influence de 
ce de rnier fac teur en augmentant l a longueur ùu 
front e l en diminuant la largeur des pilie rs ent re 
les chassages, sans diminuer la sécurité . 

Celle façon d e procéder, apte à m e ttre m ême 
en évidence le principal avantage du longwall , 

;-· 
;· 

1 
_;· 

Llmilede j 
l'explollali~ ;· 
;· 

;· 
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elevait être essayée d ans d 'au tres installations. 
Depuis lors, trois panneau....-: ont été exploités par 
rabot dans la m ême mine ( fi g. 11) . 

II. - Essai à la mine Heilwood. 

l. - Introduction. 

Une seconde insta llation de rabot rapide W est
falia a é té mise en service en janvie r 1953 à la 
mine H eilwood située en P ennsylvanie centrale. 
L es essais ont lieu dans la couch e D ou « Lower 
Freeport » de 1,05 m d'ouverture, constituée d 'un 
charbon mo yennement dur. 

L'entrée dans la mine a lieu p ar tme gale rie à 
flan c d e coteau e t l e chantie r est situé à environ 
5 km de l'orifice. A cet endroit, les terrains d e cou
verture ont 125 m è tres d 'épaisseur e t sont consti
tués d e g rès e t schistes houille rs. L ' inclina ison de 
la couch e es t très faibl e; e lle n 'est que d e 5 à 
6 p . c . ver s le nord . Le toit es t constitué de bancs 
de schiste psammitique qui se foudroient b ien, le 
mur schistetLX est p lutô t tendre e t humide. 

~ . - Plan gén éral du chantier. 

Comme suite à l'expérience acquise dans l'essai 
précédent e t pour mieux profiter des avantages 
du lon gwall, il avait é té d écidé d e prendre un 
front de ta ille de 135 m ètres de longueur. Les 
travaux préparatoires avaient é té entamés dans ce 
sens, mais l a réglem enta tion r égionale interdisant 
d'exploite r d es ch antiers d e plus de lOO m ètres, 
on fut obligé de recommencer les traçages de façon 
à ram ener l e panneau à l a largeur r églementaire 
( fi g. 12). 

L es trava ux préparatoires consistent en d eux 
fa isceaux d e tro is galeries p arallèles dont l a voie 
centra le a 4 m ètres d e largeur e t l es voies latérales 
6 mètres. 

Ces voies sont séparées par des pilier s d e char
bon d e 20 mè tres d 'épaisseur, recoupés tous les 
30 mè tres par une gale rie d e communication. Les 
traçages son t poussés ~~ lOO m ètres en avant du 
front d e taille. 

Le panneau à exploite r est compris entr e les 
g:ale ries intérieures d es d eux faisceaux e t l e front 
utile a exac tem en t 90 m è tres de longueur. Seules, 
les voies m édi anes de ch acun des faisceaux sont 
bosseyécs clans l e mur sur une épaisseur de 0,50 m. 
U ne de ces voi es m édianes sert à l'évacuation d es 
Jnoduits e t est éq uipée d'un convoyeur à courroie, 
tandi s que l'autre sert de r e tour d ' air. La taille 
es t chassante. 

Le transport de puis le pied de la t aille jusqu'au 
convoyeur à courroie e t assur é p ar deux chaînes 
~ rac le ttes. Les voies intéri eures d es deux faisceaux 
;;ont abandonnées au fur e t à m esure de la pro
:rrcssion de la ta ille. 

La tl- Le motrice e t la poulie d e r envoi du con
,·oyeur b lindé sont di sposées entièr ement dans l e 
l!abarit d es p:alf'ri es tracées, ce qui p ermet de ra
bote!· to ut l e front utile c t ne n écessite l e c reuse
mPnt d 'a ucune n ich e ( fi g. B). 
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Fig. 12. - Plnn du quartier où lrs essais dr rahot rnpidr sont . 1 
rn cours n n minr Hrilwnod ( Prnnsylvnni"). 

Le cont~ôle du toit. en ~aille est assuré par : 
a) des etançons metalliques Uerdinuer· 
b) des bêles articulées GHH de { m' de lo~

gueur; 
c) des piles de bois équarris montées sur effon

dreurs (0,75 X 0,75). 
La distance entre deux files de bêles est de 

0, 75 rn et les étançons sont disposés en quinconce 
dans deux files voisines 1 voir vue en plan). Les 

piles sont disposées à 3 •rn d'axe en axe (fig. 13). 
Le convoyeur est ripé au moyen de cylindres 

pousseurs à air comprimé avec béquiiie de calage. 
A .cet effet.. on a installé un petit compresseur non 
lom du pomt de chargement du charbon en wa· 
gons. 

Le chantier est attelé à un seul poste d'abattage 
et la production moyenne est d'environ 400 tonnes 
nettes, mais elle varie entre 250 et 500 tonnes. 

96M 
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L'avancement journalier moyen est de 3,25 rn 
environ. Le sillon supérieur adhère au toit et reste 
en porte-à-faux au-dessus du convoyeur blindé. 
Pour l'abattre, on utilise le marteau-piqueur et 
l'explosif. 

Deux hommes parcourent le front de taille et 
forent des mines de 2 :rn à 2,50 m de longueur, 
principalement aux endroits où le porte-à-faux 
est le plus grand. Le trou est foré jusqu'à 1 m et 
même 1,50 rn dans le massif au delà du porte
à-faux. Le coup de mine désagrège le charbon en 
place et facilite la chute du bloc lors du sous
cavement ultérieur. Après le tir d'une mine à un 
endroit déterminé, le marteau-piqueur suffit pen
dant un certain temps. 

En vue de provoquer la chute régulière du sillon 
supérieur de charbon, on a monté, sur la tête du 
soc du rabot, une roulette posée de chant qui 
creuse à chaque enlevure une rainure parallèle au 
front. Ce dispositif facilite sans aucun doute la 
chute du charbon, mais ne l'assure cependant pas 
d'une façon certaine. 

Le contrôle du toit est bon. Le toit tombe régu
lièrement derrière les piles, sauf cependant au 
centre de la taille où le porte-à-faux était de 5 à 
6 n1ètres le jour de ]a visite. 

Le personnel occupé dans ce chantier se répartit 
comme suit: 

Poste du matin : 

2 surveillants; 
1 chargeur en wagons; 
1 machiniste pour les deux convoyeurs à ra

clettes - il nettoie et entretient les deux ins
tallations; 

1 opérateur } pour surveiller 
et le rabot 

2 aides et le convoyeur 
1 ajusteur; 
2 foreurs. Ces hommes forent et tirent les mines 

pour abattre le sillon supérieur. Le forage et 
le minage s'exécutent continuellement pen
dant l'abattage. 

Le pilier de 20 mètres est amplement suffisant 
pour protéger la galerie de transport, car on n'y 
observe aucune manifestation de pression comme 
suite au passage de la taille. 

17 hommes pour le contrôle du toit. Ces hom
mes posent et enlèvent les étançons, avan
cent les piles et manœuvrent les cylindres 
pousseurs; ils sont répartis à raison d'un 
homme par 5,30 m de front ( 6 yards). 

Total : 27 hommes. 

Poste de l'après-midi : 

l surveillant; 
1 ajusteur pour l'entretien du matériel; 
3 hommes pour amener les matériaux néces

saires et évacuer éventuellement les pièces de 
soutènement défectueuses. Ils raccourcissent 
la chaîne à raclettes, forent et minent dans le 
toit quand c'est nécessaire. 

Total: 5 hommes. 

Personnel total 27 + 51= 32 hommes dont 17, 
soit environ 50 p. c., sont uniquement occupés au 
contrôle du toit. 

Rendement moyen du chantier 400/32 = 12,5 t. 
La mine occupe au total 88 hommes au fond et 

le rendement moyen est de 10 tonnes. Les Améri
cains estiment que le contrôle du toit exige un 
personnel beaucoup trop nombreux et que, pour 
le réduire, il fa ut arriver à faire progresser méca
niquement le soutènement. 

Enfin, une troisième installation de rabot a été 
mise en marche en juin 1953 en Virginie occi
dentale. 

Il faut noter que, dans tous ces chantiers, les 
piles de contrôle du toit ont été munies d'effon
dreur métallique, ce qui a diminué de beaucoup 
la convergence à la ligne de foudroyage. 

C. -L'ABATTEUSE-CHARGEUSE. 
MECO-MOORE (Anderson Boyes). 

l. - Conditions d'essai. 

L'essai de « longwall » avec abattage et charge
ment mécaniques par A.B. Meco-Moore a été 
réalisé dans une mine de la « J ohnstown Co al and 
Coke Company » située en West-Virginie. 

Les essais ont débuté en avril 1952 dans une 
taille de 165 mètres de longueur qui devait rabat
tre sur 540 m. La couche « Sewell » avait une 
ouverture régulière comprise entre 0,95 et 1,05 m; 
le mur et le toit étaient constitués de bancs de grès 
durs. 

L'organisation du travail prévoyait 4 postes de 
6 heures, comprenant deux postes d'abattage. On 
estimait pouvoir atteindre un rendement de 
:!5 t/homme-poste et supprimer les frais de.forage 
et de minage qui représentaient 15 francs par 
tonne. 

La Meco-Moore est bien connue et a été décrite 
en détail clans les Annales des Mines de Belgi
que (4). La machine prenait une enlevure de 
1,65 m à une vitesse moyenne de 0,75 rn/minute. 
Le transport en taille était assuré par deux con
voyeurs à raclettes de 82,5 mètres de longueur dé
versant chacun à une extrémité de la taille. 

2. - Enseignements à tirer de cet essai. 

C'est aussi le problème du contrôle du toit qui 
mérite de retenir l'attention. 

Dans cette application du longwall, le fou· 
droyage intégral sur piles devait assurer la sécu
rité de l'arrière-taille. Les piles étaient constituées 
tle blocs de bois dur équarri posés sur des effon
dreurs métalliques, ces derniers étant eux-mêmes 
soudés à une plaque d'assise métallique de 60 cm 
de côté pour diminuer la pression unitaire et faci
liter le ripage. La file de piles était disposée à 
1,80 m du front. L'écart entre pile était fixé à 

(4) Voir Annulf's des Minf's de Belgique mars 1949. La 
mécnnisntion de l'uhntuge cl du chargement pur les machines 

A.B. f\l<'co·l'vloor<'. Quelques cas d'application nu.-.. tailles chas

snnh•s par Furrrgt Anderson, p. 181-195. 
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Fig. 1~ . - U tilisnlion de la :VIcco-i''luorp ,·, );, 111i1w C ricllluu u" .J. 

(Virginie occidt·ntnJP). 

1,50 m. Entre les piles, on devait dispose r un sou
tèn em ent auxiliaire réalisé par des é t ançons m é tal
liques, s imples poutres 1 de lOO X 125 mm de lar
geur à l a base et munies à la partie su p érieure 
d 'un p l at m é tallique a uque l pouvait éventuelle
ment se fixer une bê le de bois ( fi g. 14) . 

E n réa lité, le nombre de piles disponibles fut 
inférieur aux prévis ions e t il fa llut aurrmente r l e 

' 0 
nombre d 'etançon s ; la n a ture rigide de ceux-ci 
r endait leur comporte ment e t l eur dé placement 
diffi ciles. 

Du 28 avri l a u 14 juin, le front avança de 20,7 m 
en 30 postes de travail e ffectif. Dans certa ins cas, 
~près une h avée, le foudroyage se poursuivit p e n
nant 3 postes; de plus le re toume m ent de la Mece
Moore nécessi ta parfois jusqu'à 6 h e ures d e tra
vail. 

L e ] 4 juin, on d écid a d ' introd ui re des étançons 
coulissants mais, peu de temps après, La g rè ve dans 
les ind ustries m é tal lurgiques entraîna l'arrêt du 
travail, puis d' autres difficultés e rnpf.ch è ren t sa 
re prise ultérie ure . 

De l'avis m êm e du promote ur de l'essai, diri
geant de la Socié té, e n supposant l e contrô le dn 
toit résoln, l'abattage d' une passe rl e ] ,65 m n éces
site rait d e toute ma ni ère 6 he ures, tandi s que le s 
temps morts entre chaque hève peuvent diffi cile 
m ent ê tre r éduits à moins de 3 h eures. 

L'éch ec du procédé, parfaite m ent adap té a ux 
condi t ions d e gise m ent amé ricaines, est imputahle, 
semble-t-il , au m a uvais contrôle dn toit. 

M êm e clans l es gisements p e u profonds et où 
les conditions sont tri-s fa vorahl e!<, le cont rêJi c du 
to it est le probl f> m e c,;;~e ntiPI p o u r IP!< t>x p lnita tio n;: 
pa r lon :ru t>:: 1 ai II P><. 

D. - LE MINEUR CONTINU DOSCO. 

l. - lntroduC"tion. 

Les essais p rr cé d!'nts on t ~·· t p r!·alis{•s avec ri <'~ 
m ach ine;; mist>s au poin t et ut ili sr<"s dan s l es minc~ 
d 'E urope O cci rl f> n ta lt>. 

Par contr e, l'ahattPusP-I'h aq!P II SP Do~co a <~tl· 
c-on t; tw f> l mi ~P a tr point Pll \o tr \ Pll t>-E<·o,.,:p 1 Ca
nad a) pa r le~ tPd111iciPn~ de, la (< Do mini on StPe l 
a nd Coal Corpo ra tio n » . 

(;'p;;;f tlll f' adapl at io n rr li n P lllac·h ine d ' ahalt :l{!f' 

a mPn<'a inP. à dr·:- co nd i 1 ion ~ a ~~r-z p roc·hp~ d <· 
1 -P l1 1 · ~ 1) 11 . 11 11 tro ll \ r· 1·11 Europ1·. En pffc•t. la pr:1• 

fond e ur p eut atte indre 750 m c l le p e nù arre 30". 
L 'exploi tation devait p ou voir ê tre avança~te o u 

rabattante. O n préconisait pour le con trô le du 
toit les mé thodes h a bituelle m ent e n u sage dans 
ces . charbonnages depuis vingt ans : épis d e r e m
b lat d e 3 m de largeur distan ts d e 12 à 15 m e t 
files <l e piles e n bo is équarri sur c ffon dreurs m é ta l
liques. 

2. - - Problèm es particuliers posés p ar l' étude d e 
cPtte abat leuse-chargeuse. 

Les conditions locales de toit e t la n a ture ten
dre du mur p e rme tta ient diffici leme n t l'~clopt' 
l ' l . ' " 1011 < une mac 1111e, e uropeenne cour an te, p eu con ce-

vable sans souten e ment métallique articulé . 

La machin e d evait répond re aux condit ions 
suiv an tes : 

l ) avoir une tê te d 'ab attage suffisamment Jar,e 
pour perme ttre l' abattage de 500 t/poste ;

11 
longwa ll : dans_ les ouvertures e t les lon
g~J eurs de ch antie r les plus courantes dans ce 
gisem en t, ce la signifie une brêchc de 1,35 m 
de largeur; 

2) pouv?ir ê tre tournée en tê te et au pied de 
la t ad le e t c re user le m a rqua rre d c1' 
C ï T ... e epart. 

e_ travaJ pre uninairc e t l'abattage de la 
brccl~e sur tou te la lon gueur du front n e 
d evment pa~ P_r~nd~e p lus d'un poste; 

3) p e rme ttre l uLibsa tiOn du so u tè nem ent stan
dard de l_a , Socié té dans les conditio n s de 
pe n d age Citees plus h aut et limite r le d écou
vert cl u toi l a u minimum; 

4) (·tre muni e d ' un appare ill age électrique ap
prouvé·. 

:{. - Dévr•loppc'nH•nts successifs du Dosro. 

a) Dosro typP 1. 

En 1947, l'équipe technique (le (-, S .. , , 
• • , < ocre c e ut son 

atte ntiOn a tt1n •c par une m ac!Jin d ' b . . e a attage con-
llllU e n servrcf' dans une 1111·11 e l C 1 , l l 

S ' ( C · r u o o r .tr o e 
« 1 ve r ontmuous .Mine r » ' 

E n co ll a bora tion avec l a f' . J . . 
. · 1· l' . ' nme oy qu t avait 
l e JHIS ,r 1cence de fabnc·•tio d 

l' . 1 · . · < 
11 e ce p rototype pour ex p Oll <t lton p ar « room , l . 11 . 

· 1 J (' an< Pl ar » e t qm 
en t1ra e « oy .nn tin uo us M' . 1 · 

f . ,. 1 1 1 · 111e1 » l!en connu 
une 1 Ja e c e a Dominion St 1 1 1' 
T l 1 . ec a tu Coal a 

r<l' llll.ol n . n e us lll'l <'~, entreprit l'adaptation au l ~n«· 
wa 1 e cette a la tt eu~c-ch ar<Ye t (f ' "' 

v 1949 < "' ISe Jg 15) .c.n m a rs ' le no~co ty) l ' 
0 

O • 

0 

A 

Pssa i ~ : il con servai t le H . · .1 c e tait prPt a ux 
1 • l ' 1 . 1 lll C IJW du « Si lv e r Mi-ne J· ». ~•• l('t e 1 a Ja lta ~re ~ ta't . , 

dP h ·J\"I"P 11 hc~e~ · ,,... , ~ con~tlluce d e chaînes 
< < ... < • co P a eotp <hn 1 1 

ti r aux JJarall c> Ies 1 ·1 .. 1 < • r es pans ver-. .e c lar )On ·•rnch, ·r 
Pt a it ranwnP vers (' .. · ,. < ' <' nu m assr 

· alll<'t e p a r les l ·A J A 
cl ' abatl ;wc a va it 1 :{.) l 1 -- c 1 <

11nes. ~a te te 
1 0 ..j. ~"' l , ' 111 1 e argcur, e lle pénétr a it 

r P ' ·> Ill f an~ la eouc he . . 1 
. 1. .. . . . ' , . •Ill 11 Jvea u 1 u mur se 

JPI ( \,Ill! Jlii ::.C)tbl <I ll loJt fmaximum 2,10 m ) e n a~ra-
<· Jalll t> l' l ar o n pui ~ é tait . , 
1 1 A . ; · 1 :l lllPnce VPr~ l' anii-re 
~<' l' Ja:'~ l " mont <• ;;ur cht>nill l 0 25 . . 
"l'Ill' avançait a lors d . () 4- c>s 

1 
e ' · Ill de lar-

r . . . · ( ' '1 Ill. l.a lon rrueur 1 1 
111 a d111W t-1 a t l cl P S 40 . 1· r- 1 P a 

' Ill . a lar •rt> u r h or s tou t Ptai t 
liniÎt r'·p par f'f' llc c]p la tî·t e l" ·r-1 • 

1 .J )alta~J:e. sa uf pou r 

-

Novembre 1953 L'aballage contin11 r/11 cbt1rbon pt~~· /ongwa/1 795 

F ig. 1 j . - L'almth•11r Dosro. type 1. 

un p e ti t con voyeur transversal qui déve rsait le 
ch a rbon sur le convo,·eu r d e taille . Ce de rnie r 
é tait disposé dans u ne. a llée parallè le au front e t 
la machine travaillait par brèch e montante . Enfin, 
la h auteur de la m achine a vai t é té f ixée à l 111 

pou r e n pe rme ttre facile ment l'emploi dans le s 
couch es de 1,30 m d'ouve rture. 

D eux m o te urs é lectriques de 75 HP comman 
daient les- tê tes d 'abattage ; un tro isiè m e de 30 HP 
actionn ai t l es convoyeurs c t Hnc pompe h ydrau
lique a lim entait le disposi tif de man œuvre de la 
tête d'abattage e l d es ch enill es. 

Dans ce pro to type, p r·esquc toute la supe rs truc
ture de la m achine (mote ur, conYoyeur, e tc.) a c
compagnai t le mouve m en t de la tê te d ' abattage . 

Les essais révélè ren t d e n omhreuses im perf ec
tions : 

l ) l a tête rl'abatt a!!e fa isait trop d e menu e t 
donnait lieu à des chutes laté rales d e ch ar
bon entre le b â ti d e l a m achi ne e t le front; 

2) la s tabilité c t l'éq u i li brage <le la m achinf' 
é taie nt difficile s à obtenir par suite d e 
l 'avan ce m ent du ce n tre d e g ravi té à ch aque 
saignée d'abatta:re : 

3) la machine se dé plaçait difficile m ent quancl 
il y avait de la pe nte : 

4) l'encombre ment du con voveur transver sal 
nécessitait l 'enlèvem en t d u . so utè ne ment a u 
p assage de la mach in e . 

Ce prototy pe a cepend ant ahattu 36 000 tonnes 
de ch a rhon dans une taille de 150 .111 d e lon gueur , 
clans une con ch e d e 1,8 m d'ouverture, inclinée 

à 18°. 

b ) Dosco t r pc II t fig. 16) . 

Modifications ap portées a u type ini tial : 

1) l a tê te d'abattage a é té r adicalem ent modi
fiée ( fig. 17) e n vu e de r éaliser son é largis
sement de l'arrièr e ve r s l ' avant e t d'assure r 
aussi une m eilleure évacuation p a r centrage 
rlu flux d e ch arbon. La nouvel le t ê te com
p rend sep t chaînes qui occupent à l'arrière 
un e hul!;e ur totale de 0,95 m. L es trajectoires 
de ces ch aîn es s'écartent progressive m ent vers 
l'avant p our porte r la largeur coupée à 
1,45 m. A cet e ffe t, il a fallu ut iliser des chaî
n es à jo int sphérique (articulation à genouil
lèr e } e t, pour conserve r toujours une m ême 
position rel ative d es maillons mal gré le dé
ploie m ent des chaînes, on leur a donné des 
p as diffé re nts. Les pas des ch aînes au gm en
le nt elu centre Ye rs l es extrémités. L'en semhle 
d es ch aînes porte 536 pics e t -ce tLx-ci sont ar
r ang:és de ac,;on à laiE er à l'avant des espaces 
rle 5 cm ent re les saign ées. L es pics ont un 
a n gl e de coupe de 20" ve rs l'avant ( f ig. 18) 
e l sont garnis de plaque ttes de carhure d e 
tun~stène. D eux h aussettes l a térales r édu i 
se n t les chu tes de charbon. 

2 ) La m aniabili té e t l'équilib r age d e la machine 
on t é té améliorés. A cet e ffe t, on a disposé 
le convoye u r tra n sversal immédia tement der 
riè re l a .tê te d ' abattage, ce qui a p ermis de 
supprimer l e lon g convoyeur à raclettes qui 
reli ait la tê te d'ahallage à l'ar r iè re de l a 
m achi ne t fi g:. 19) . 

l'ig. I ll - l .' • .lm tk tu 1)"'' "· hp<· Il 
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Fig. 17. - Vue de ln tê te d"nba tagc du D osco modifié ( type Il ). 

Le convoyeur transversal est maintenant équipé 
d ' une courroie au lieu d'une ch aîne à racl ettes. 
I l ne déborde plus du gabarit de la m achine. L a 
vitesse de ]a bande peut a tt einrlre 90 m/ minute. 
ce qui permet un ch argem ent correct du con
voyeur principal malgré des ~cart s variables. 

Dans la no uvelle machine, la partie mobile n <' 
comporte plus q ue la tê te d'abatta:re e t le con
voye ur transversal , le moteur et les rl ispositifs de 
con trôle r esten t solidaires du ch <î l's is. C.c tt <' rli ~po
sition a posf. un problf.m e de com m ande", ca r à 
chaque sai!-(née le!' chaines >:e s~parcnt rlf's m o-

~ 

AUSTIN HOY 
CA~BOlOY TtP 
i'O" F'WO RAKC 

Fi~. 18. - Profil d,., pk• , k. la ti·tc· 

tl";,hata~,. elu lypo• Il. 

t~urs; cet~e diffi.culté a é té r ésolue par l'emploi 
d 'arbres telescopiques. 

Les chenilles ~nt _maintenant 0,35 m de largeur 
ct sont de plus mdcpendantes, ce qui donne à la 
machine un rayon de braquage égal à sa lon"ueur 
qui a é té ramenée à 4,95 m . 0 

L' avan t et l'arrière de la m achine ont é té pour
vus de pousseurs hydrauliq~es . indépendants per
me ttant de donner au chassts une inclinaison 
va ri able suivant l'allure du mur. 

Les commandes sont concentrées à l'arrière de 
la m achine pour m ain tenir l'opérateur dans une 
zone voisine du soutènement. 

Enfin, la hauteur de la nouvelle machine est 
de 1,075 m et la l argeur elu ch âssis de 1,35 m ; la 
lar~eur hors-tout, correspond ant à celle de l'avant 
de l a tê te d'ab attage, est. de 1,425 m . 

Le coffret rle commande es t placé dans ]a voie 
rle niveau à 120 111 du front e t la commande à 
di stance est assurée par fils pilotes. En t aille il 
y avait constamment deux câbles, alternativem~nt 
de réserve, séparés en tronçons de 22,5 m . avec 
boîtes rle dérivation intercalées, auxquelles venait 
se relie r le câble SOllp]e partant de la m achine 
( fi ~. 20) . 

La nouvelle machin e fut mise en service en 
aoCtt 1951 dans une couch e inclinée de 17°. Le 
1"' septembre 1952, il y en avait cin q en service, 
ùont une dans la couche H arbour à l a mine no 20. 

4. - Conditions de l'r>sscû d r!crit . 

La production journ alière de la mine nQ 20 est 
rle 2 500 tonnes en provenance de la conch e Har-
bour. Lf' r endement fotHl es t rie 2 tonne ,. . 
I , . 1. . l ] S en\UOn. 
~ mc ma1son 1 c a couch e e~ t rl c (j0 e t l ' • ouverture 

(on' O)'':vr lronsversol 
r-eversoble ,commande 

hydrauliquement 
'" l esse variable d e 

Oà90Mjmin. 

Re!>sarls de ten :>ion 

.L. ~_,_:_ ____ ..._..,..,..,..,...,.,....,rrrrtt:r,..,.,.,.,.,...,.,,..,.,..,..,;,:,;,j~ 

.... 1 ~. •••••• • , j, 1111111 '1" 1 1 1 1 0 ... , .. ~t ·ttt • , ,. ' "li'"'" n'(· ,1 11 1 ),, .,,
11 

-- -~~ - - - -~~ - - ---

-

-
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Niveau intermediaire 

-ü 
0 
.ç ., 

Abatteur :0 
0 DOS CO u 

150 M 

M l 0,60 : 

l 
" 1 '22,50t 

Niveou de base 

Fi!!. 20. - D isposition dr,; cioblr,; ëlt·driquc·• 

d"nlimcnt;olion du Oo,co. 

es t r égulière e l voisine de 1,80 m. Les travaux sont 
si tués à 350 m de profondeu r. 

Les essais ont lieu d ans une tai lle ch assante de 
270 m de lon«ueur, divisée en deux parties égales 
desser vies ch<~cune par un convoyeur de chant ier 
déversant sur des courroies é tablies dans les voies 
de niveau. 

En août 1952, le « Dosco Miner » abattait jour
n ellement, en deux postes, deux brèch es de 1,35 m 
sur une moiti é du front, c'est-à-dire sur 135 m. 
li travai ll ait alternativement un jour dans la p ar
tic inférieure, p uis dans la partie supérieure de 
la taille. 

Convoyeur de voie 

L"ab attap:e avait l ien dans les deux sens en mon
tant e t en descendant, tandis q ue précédemment 
la m achine rpmont ait du piPd à la IPtf' de taiiiP 
:'ans aba tlrP; il fall ait pnvi ron l h 20 pour r em on 
ter 150 m de taille avec nne inc lin aiso n tic 17". 

Le convoyeur à courroie à brin snp(·ri enr pla t 

é tait déplacé à la fin du poste, tand is que le Dosco 
effectuait l'abatta:re de la brèch e de dép art en 
tê te ou au pied de la taille ; à ce moment, un 
convoyeur mobile de faible longueur assurait 
l'é,·acuation. 

Le contrôle du toit était assuré par épis de rem
blais et deux r angées de piles de b ois équarri avec 
cffond reurs métalliques (fig. 21) . De plus, der
r ière la brèche mon tan te d'abattage, on disposait 
un soutènement provisoire constitué de bêles e t 
J 'étançons en bois. Ce soutènem ent restait jusqu'à 
la m ise en place des pi les r écupérées en arrière. 
Mêm e en suivant avec le déplacem ent des piles à 
1,50 m derrière la brèch e, on conserve 9 m~ de toit 
découver t, ce qui justifie le sou tènement provisoire 
pour p rotél!er l'opér ateur. Dans d'autres ch antiers 
où les conditions étaient moins favorables, on a 
p lacé un soutènement proYisoire complet d ans la 
b rèch e déhouillée. Il était constitué d'étançon s en 
bois portant des bêles en bois r eposant à front sur 
des ca les enfoncées clans le ch arbon. 

Pou r p réparer une nich e de dépar t, on opérait 
comme suit : après avoir achevé une passe, l a m a
ch ine retrai tait de 10 à 12 m et effectuait quel
ques saignées de moins en moins parallèles au front 
jusq u' à atteindre une profondeur m aximum de 
2,10 m. Elle pouvait alors tourner e t repren dre 
une nouvelle brèche. 

5. R ésultats obtenus. 

En deux mois, le fron t a p rogressé de 45 m, ce 
qui correspond pour une m oitié de taille à un 
avancement journ alier de 2 m en deux postes 
d 'abattage. 

Echelle : 1j:300 

La prod uction m aximum réalisée f ut de 487 t 
postP. Le ren rlemPnt moyen ponr l 'ensemble de la 
lailiP fu t d l' 1) 1 1\tonln H•-postr el pou1· le chantier . 
~ ("o mpt·is IP t ransport principal, ck 7,S 1. 

L'at te lè d' une lll'mi-1 ai Il e ( alternativem ent moi
tié inférieure e t su pr r icure) s'établi t comme suit : 
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1 

En taille : 
opérateurs 
aides-opérateurs 
boiseur s à front 
mécaniciens 
fou droyeurs et édifica tion des épis 
boiseurs des niches 
déplacement du convoyeur 
déplacement câbles 
conduites d'eau, e tc. 

Au ch antier : 
ch argeurs en pied 
ajusteurs-électriciens 
transport par wagonnets e t locos 
entre tien de ce m atériel 
bosseyeurs 
surveil1ance 
boutefeu (voie) 

Fig. 22n. - \ 'u~ d"rnscrn i>lc de: l" ;,h~ tteur J),., ,u, I ) Jil" Il , 

ra ux t:~snis pré lim inaiH~s t·n ::urr,u c· 

Les produits ohtenus conten aient 60 p. c. de 
grains de plus de 25 mm. 

6. A mMiorations possibles. 

Le I'Ontrôle Ùll luit e t rahallai!C Plaienl ~ali s
faiFants : on envisa~eait d'utiliser deux machines 
travai llant, l 'mH~ au poste d11 matin snr la m oiti r 
elu front, l'autre sur l' autre moitié au second poste. 

On JHrvoyait l'installation rle l '1~dair al!e po trr 
tranii111E>lti'P ft>s SÏ/!naux t>l llll f' amr fi or a tion du 
~ysti•nw d'ahatta~e tfp~ pou:::!'ÎPres pa r pu lvé-risa
I ion. 

Le tran ~port t'Il tail lt> par ('OIIVU\f'Ur ù f'O II I'I'O if' 
il hriu ;.upl>ri f' ur r tait t:ati :::fai :::ant.· mai s le d r pla-

Poste 
1 Poste 1 Poste 

1 
d e jour cl' après-midi de mût Total 

1 l 2 -
l l - 2 
3 3 - 6 
1 1 - 2 

] 4 14 - 2R 
2 2 - 4 
4 4 - 8 

3 .) - 6 

2 2 - 4 
2 2 2 6 
3 3 2 8 
2 l - 3 

12 12 
1 1 - 2 

] l 
39 38 17 94 

ce n1cnt de l' instal lati o n é ta nt Jo ni-(, la socié té envi
sageai t d' utiliser un convoyeur oscil lant à brin 
méta llique dévcloppahlc c t avait confié l'é tude de 
ce problèm e à la firm e J oy. 

CONCLUSIONS. 

Des consid éra tions qui précèden t, on peut con
clure qu e dans l'é ta t aC'tuel des conditi ons de gise
men t e t de march é aux U.S.A., l'Pxploit a ti on par 
l m~l!wall n 'a l!nère de ch ances de suppl anter la 
mrthorle des chambres c t p i lie r e l ce Clt 0 t 

l 
. . . ' , u re, 

pour t>s r a1sons c1-aprcs : 

1 ) Les frais rle prem ier r tab lissem ent 
1
,. . d ' pour 
r qmpement un f' hanti e r lo n rrw ·tl l 50 1 • • . . .- ' n en gene-

r al douhles du pr1x d' ach at d' un ~< r 1· •r· . . ' '.on muons 
•v Jllf'r » ada pt1 · a la Jll r tl1od f' f! p ;; « . ·1 ' Il · •no ms an c p 1 ar,; ». 

2) Mal~ri· ll P lri·s hea ux rende ments 1 . . . 
J 1· 1 1 l(J • - c 1an t1 e1. f c on rp r c a 1.> tOIIII! '" e n lon" w·tll . . . · "" • r llH't:antH', 

-
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ce ux-ci sont infé rieurs it ceux obtenus avec les 
Continuo ns Miners en chambres e t pilie rs. La dif
férence sera plus grande encore quand on dispo
~era d' un moyen d'évacuation continu, permettant 
la march e continue de l'engin d' ab attage. 

3) En longwal l, le personnel occupé au con
trô le du toit est trop nombreux. Actuellement. 
50 p. c. du personnel du ch antier sont occupés à la 
pose e t à l'enlèvement du soutènem ent. L'avance
men t mécanique du soutènement constituerait 
donc un progrès sérieux. 

4} Aux U.S.A., le m arch é du charbon subit des 
fluctuations très importantes. La concurrence des 
combustibles liquides et gazeux est très fo rte. Les 
périodes de crise e t de p rospérité se succèdent 
souvent à intervalles rapprochés. II faut donc pou
voi r arrêter c t remettre en service, r apidement e t 
à pe u de frais, des mines el des ch antier s stùvant 
les conditions du m arch é. 

La m éth ode par longwall manque de souplesse 
:1 ce t égard. 

* * * 

La m éthode de longwall présente cependant cer
tains gran ds avantages : 

l ) E lle permet une récup ération beaucoup plus 
complète du gisem en t, ce qui présente un grand 
intérêt pour les charbons à coke dont les réserves 
diminuent. 

2) Les grosses machines d' abattage des cham
bres e t p i liers ne sont en général pas ap tes à 
t ra v ai Il c r ri ans des couch es de moins de 1,35 m. 
Les o uvertures de 0,75 m it 1,35 m constituent , 

semble-t-il, le domaine d' application par excel
lence de l'exploitation par longues tailles équipées 
rl' ab atteuses-ch argeuses m écaniques. Dans les ou
vertures de moins de 0,75 m , le r endement serait 
par trop faible. 

3) Au Canada, le problème est - comme il a 
déjà été dit - différ ent : le Dosco paraît de taille 
à se répandre dans les chantiers longwall exis
tants : i l est m aniable malgré son poids e t son 
encombrem ent e t donne une impression favorable. 

* * * 

Enseignements 
pour les exploitat ions européennes. 

De ces essais, on peut conclure aussi que le pro
blème du contrôle d u toi t en longwall se présente 
avec la m ême acuité à faible e t à grande profon
deur. Les é tançons poinçonnent les murs et, pour 
obtenir un bon foudroyage, on préfère partout 
utiliser des piles à la rge base plutôt que de fou
droyer sur fil es d'étançons. 

Il Y aurait lieu d 'étudier la r éalisation d'une 
abatt~use-chargeuse automotrice qui travaillerait 
par brèch e montante o u descend ante, analogue au 
Dosco par exem ple, mais de dimensions appro
priées aux gisements européens. 

En attendant la mise au point d' un convoyeur 
tléveloppable h alé par l a m achine, le ch arbon 
serait chargé, par un convoyeur t ransversal , sur 
les convoyeurs généralement utilisés dans les lon
gues tailles. 



Les systèmes de rémunération 
en usage dans les mines de houille 
vus sous l'angle de la productivité 

par G. LOGELAIN , 
Ingénie ur e n Chef, 

Directeur des Mines. 

SAMENVATTING 

Onder de lalrijke [actoren die d e procluctivileit b ein v loeden , gewoonlijk aangecluid cloor lwt aantal pro
cluctieëen fleclen per man en per dienst. kiest scfu·ijver ols onderwerp van zijn s tudic. de loonste lscls. a ls 
middel om de belangstelling de ,· werkli.edcn voor cie p roduclivitcil op te wcHen. 

f-l et eerste rleel van de bijclrage is gcwijcl aan lw t laa/doon e n het dagloon . De vcrscllillc ndc stc lsc ls die 
in de voornaamste ko len-voortbrengende lanclen van \tVest-ELtropa in zwang zijn w ordcn aclll crccn volgen s 
in brede treHen ontleed. 

Het tweecle deel betreft cie prcmies e n anclerc voordelen clic vaak CI CII"L lw t basisloon wol'(lcn bijgevocgd 
ten einde de regclmatigheicl en cle ijver v an cie wcrklieden le bcgunsligcn. 

Tot bes luit Lrach t de schrijver de voorde len en de nadelen van d e versc/1 illende stelsels op le sporcn en 
er nul tige les sen uit te trek ken voor cie toekomsl. 

RESUM E 

Parmi les nombreux facte urs qui conditionnen t la productivité , traditionne llement rep résen tée don s /'in 
c/u.s trie cl1arbonnière par le nom bre cl'unités d e produc tion fourn ies par homme e t por poste. l'cwlew· 0 clwisi 
pour obje t de son é tude les systèmes d e ré muném lion e n ton i que moyens susceptibles cl'évei ller l'intérêt des 
lrovailleurs pour la procfltclivité. 

La première partie de l'article est consacrée à la rémunércllion à la lâcl1 e e t à la journée. Les clif[érenls 
systèmes en usage dans les principaux pays clwrbon ni ers cf 'Europe occidentale y sont analysés successive
ment. à larges trait s. 

La seconde partie concerne les primes el aulrc>s s limldanls qui son t oar[ois ajou tés ou sa laire cie hase> 
c>n vue cie favoriser l'assicluit é c> l d'a viver l'ardeur cw lrcwoi l des ouvriers·. 

Dans ses concfusions. l'aulc> lll' s'o ttaclre à cléce leJ· les cwan lages et inconuénienls des d ifférent s sys
lc>mes el à d égager un enseignemc>nl u tile pour l'auenir. 

1. - INTRODUCTIO N 
La producl iv ilé cha rbonni('n·. 1 rad il ion n(' ll f'ment 

concrét isé(' par 1<' nombre d'unit és d t' production 
fournif's par homm(' e l pa r pos l<•. 1·sl con d itionné!' 
par un ensC'mhle de faclt:'urs quf' l'o n peul {.!roupcr 
d1· la façon suivant e : 

I. - FACTEURS NATURELS ET MATERIELS 

A. - Le gisement 

") prolondf•UJ' (•pa i ~~t·ur. in1 lino~ i-on . r0t:~u fnril é. 
dun·lf\ cf,., !IJI II Ill'<: 

h) qwrlil1·. d, ., c'·ponl•·' · 
1 ) l!·mpi•r.Jitrn · (•mi•<ion rf.. !..(ri•oll •·1 rf, . fHlll !h i i·n ·<. 

hun1idit i-

B. - La techniqu e 

a) mét hodes d'exploil a lion: 
h) degré d e mécnnisa l ion dPs c han l i(•rs d'nbatage: 
c) <'ff i ciC'~ce du transport au fo nd t:' l du fo nd vers 

ln su rf ace: 
d ) va lorisat ion d <'s c ha rbons: 
c) pro(! rnmnw d <' .rrands lruvaux (nola1111n 1 • ,.., • <'Il CTC'il · 

lion cl(' nouvf'a ux s iè-ges). 

II. -FACTEURS HUMAINS 

A. L'org anisation et le commandement 

il) influ1•ncc· dt· « l'ani mn lt·ur >> ( ciH·f cf '1·nln'pri sl') 
du climnl qu'il née: 

..--

·--

--

-· 
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b ) gcsl ion gén éra le de l' cnlreprisc; 
c) va leur du personnel d e endre ; 
d) organ isalion des études c t des recherches. 

B. - Facteurs conditionnant l'efficience du per-

a) 
b) 
c) 
d ) 
e) 

f ) 
g) 

h) 

sonnel d'exécution 

le mode de ré mu néra lion : 

la formal ion pro fess ionnel le; 

la qua lifica tion professionnel le ; 

in fl uence de l'âge ; 
les facteurs psych ologiq ues résultant de la pré
sence d'é léments de n ationalités étrangères : 
('cfforl physique consenti par le travailleur; . 
l' infl uence de son comportement (discipli ne. fi
dé lité à l'ent re prise. assiduité. attitude envers les 
nouvel les mé thodes d'exploitation ct la mécani-

sai ion): 

1 fi d d ., . d e travail (salub rité. 'in uC'ncc cs con 1 1ons 
sécurilé. ci e ... ). 

Celte longue énuméralion montre combien vaste 
cl complexe es t le p roblème de la productivité. 
Son étude a d'a ill eurs fa it l'objet d 'une abondante 
littérature . 

1ous nous attacherons aujourd'h ui plus parti
culièrement à un facteur don t· l'intérêt rési de dans 
les compa raisons fructueu ses qu'il permet sur le 
plan inlernalional : le mode de rémunération. par 
opposil ion a ux é lémen ts nature ls ct matériels qu i. 
de par leu r curaclère. imposent u ne l imite rigi de. 
différC'nlc d'un· pays à 'au lre. au développemen t 
de la product iv il é. 

' olre in len lion esl de montrer quel est, dans les 
principaux pays charbonn iers d 'Europe occidentale. 
l'état de la question vue sous l'angle de l'intéresse
ment des trava illeurs à la p roductivi té et d'en déga
ger un certain enseignemen t pour l'aveni r. 

Nous envisageron s d 'une pa ri· les systèmes d e 
rémunération à la lâche et à la journée el· d 'au tre 
part les syslèmcs d e primes et aut res stimulants. 

11. _ SYSTEM E DE REM UNERATIO N A LA TACHE ET A LA JOURNEE 

D epuis toujours. les m ineurs européens occu
pés aux travaux d 'abatage el de creusement des 
galeries son t rémuné rés à la tftcl~ c . c'csr-à-dire. ~n 
proport ion des u nit és d e productiOn qu. ds fou rn iS
sen t el d e la progress ion des galeries qu ils as~urent 
pen da nt le posle. 

Anci<"nnenwnl. cc· svsl (•m<' TH' donnait lieu à 
a ucun e difficulté dan~ les chanl iers d 'abatage 
<trâce au contrôle aisé du travail accompli que per
;;,e llail la structure même des chantiers : courtes 
ta illes à équ ipes de quelques lravail lcurs seulement 
accomplissan l. q uasi mnnudlemen L tou tes les opé
ral ions du cycl e (abatage, boisage. évacu ation. char
gcmen l. re mblayage. <'le ... ) . 

La rémuné ra lion à la l[tchc esl plus compliquée 
d <' nos jours pnr suite de l'a llong<'mcnl considéra
b le d C's fron ls d'aba tage. d<' la mécani~ation et· d e 

l' 0 ·1 ~srmenl du v olume d <' la main-d œuvre pcuaccr -
plan t ccrlain s chan tiers.• 

Cel-l e silunlion relalivemC'nl complexe se ~ra-

d .
1 

. ln co<'xislen ce. dans les pays charbonniers 
u1 pa1 • · . l ·d· 

d 'E (' occidenta le. dun nom Jrc assez con s1 cra-
urop f d ' ' . ' 1 1. 1 

I l d s tèmcs d if é r('nls <' remunerai IOn a a ac lC 
) e e sy f . . d' ' t' f · 1 sc ramènen t en a1 l aux lrors 1Spos1 1 s 

CfU I OUS 

su ivants : 
l. _ Dispositif basé sur Ta lcîclte inclividue lle. 

1 g in du t ravai lleur esl fixé à la mesure d u lra-_e a ) 
va il qu ' il a d fectu é u i-mêmf'. 

2
. _ O isposi.li[ lJas é s u r la lcîche collective. 

L uvri<'rs du chan lier con si ituent· une seule C'l 
• C'S ~ ip<' el le salair(' (:!lobai allribué à celle-ci 

mcnw <'CJU d' 1 ) • 1· • t 1 • 
1 roduclion ens<'mn <' rea 1see es par agi:' 

pour a P l '. . · J 1 mt:'mbres d f' eqUJpe par paris ega es ou 
enlr<' . <'S d . d'l 1 ·f . cl J·f· . 1 1 . -1·fon leur ('<t re li't JI ele ou e qua 1 1-, ·nn n J cs !'< t"' 

ca lion prof<'ss ion nt:' ll<'. 
_ _ Dispositif lwsé surf11 lât ·TI P d<' pelilc>s équ ipc>s. 

)· l . t ·~ lmvai llt·urs d (' cfraqul' pl'lilt' équip<: s<' parla-

I 1 -a la'1re <doba! allrihué à chacu n<' d elles pour 
(!t'Il (' ~c (_ f-' 

!l' lrn V<til accompli . 

L es unités de mesures servant à évaluer la dimen
sion des tâches accomplies sont pratiquement les 
mêmes dans les différC'nts p ays con sidérés : 

1. - Le wagonnet. 

Celle unité est utili sée surtout pou r la fixation du 
salaire sur base col lect ive au tonnage. 

Le contenu des wagonnels est pesé généralement 
à la sorl ie du puits. en présen ce d'un préposé au 
pointage. 

2. - Le m ètre carTé e l le m ètre cuhe. 

L e salaire:' est calculé en fonction du nombre 
de mètres carrés ou de m ètres cubes déhoui llés. Le 
re levé des dimensions. pennettanl d e calculer les 
surfaces ou volumes déhouillés. s'opère parfois en 
présence des intéressés. 

j. - Le m ètre cottranl. 

Iesure la progression des galNies el sert de base 
au calcul du salaire des ouvriers qui y sont occupés : 
l'équi pe. ou l'ouvrier de telle ca tégorie:'. sera payé tant 
fe mèt re couranl d'avancement. 

D'une man ière générale le pr ix unitaire des tâches 
est fixé par la d irection du charbonnage. souvent 
après con sultation de représentants des syndicats. 
D ans certains pays cc prix est déte rminé par des 
spécia listes en mati ère de mesure:' du travail. non 
attachés à un charbonnage détem1iné. 

A côlé des lravailleurs donl le sala ire dépend 
csscnticll emcn l de la lâcllf' accomplie. il existe un 
nombre assez. considérable d'ouvriers rémunérés 
« à la journée ». c'est-à-dire dont le salaire journa lier 
t·sl celu i du group<' de qualification auquel ils ap
parlil'nncnl sans qu' il soit lenu comple de la notion 
rend<'nl('nl. cell l· · l'Ï élanl difficile:' à d égager pour 
!t·s méliers c•n quc~lion . 

* :;: * 
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Examinons maintena nt les caractéristiques essen
tielles des systèmes de rémunération p ratiqués par 
les différents pays d'Europe occidentale. 

Allemagne 

La proportion de travailleurs rémuneres à la 
tâche s'élève dans ce pays à quelque 55 %. 

Parmi ceux-ci. 85 % sont occupés à front de 
taille. les a utres sont a ffectés aux travaux prépara
toires. à l'entretien e t, da ns une minime proportion, 
au transport. 

Les contrats d e salaires à la tâch~ sont générale
me nt fondés sur les données de l'expérience et sont 
é tablis par la direction, en accord avec les intéres
sés. 

D es sys tèmes de rémunéra tion basés sur la mesure 
des temps e t des mouvement·s. sys tème Bedaux el· 
au tres, sont essayés isolément-. 

Quelle que soit la mé thode a doptée, elle doit 
être soumise à des contrô leu rs e t à une commission 
dite « Commission des contrats ». 

Les contrôleurs sont des exp erts indépenda nts 
dés ignés conjointement par la D eutsche Kohlen
bergbau-L eitun g (Direction d es charbonnages d'Al
lem~gn e) et l'Industrie Verband B ergbau (Syndicat 
de 1 industrie min ière). C es contrôle u rs sont h a bi li
tés pour régler les diffé re nds d'ordre sa larial. 

Ils doivent posséder une expé rience particulière 
des questions de contrat s. êl're âgés d e 35 a ns au 
minimum et avoir effectivemen t trava illé a u fond 
pendant dix ans. 

L a « Comm ission des contrats » es t composée ct<:. 
de ux re présentants de chacune des parties d ési
gnées c i-dessu s. E lle arb il re les 1 iti ges que les 
contrô leurs ne sont pas parvenus à régle r. 

L es contrats re latifs aux ouvriers occupés da ns 
les fronts d'abatage sont ordinaire men t conclus sur 
le lieu même du travai l. en p résence du d é légué 
du dis tri c t. entre l'ingénieur du fond. le porion ct au 
moins un représentant des travaille u rs intéressés. 

Les clauses du contra t doiven t ê tre te lles que le 
salaire à la lâche d 'un ouvrie r à ve ine travai lla nt 
normalemenl so i! a u moin s égal a u salaire moyen 
prévu pour la même catégorie da ns l'accord gén é
ra l sur les salai res. 

Les conlra ts son t à b ase co llective. d 'équipe ou 
individue lle. Le prem ier esf· d e loin le plus répandu 
(65 % des contrat s à la tâche). 

f_p parla!!<' dPs Qa ins n tlribués aux t'quipf's s c· 
fait Pn !Pnan l complp d<· la qua lification d es lrava il 
]purs con s i il ua n t c<'s équipes. 

Belgique 

En 1946. les prof0ssion s de la mine on! fa it l'oh
je! d'une' class ifica tion mét hodique d a n s le bul 
d 'ordonnn l<'s rémunéral ion s el pPrnwllre ln compa
ntison d<· mél i<·rs différent s . 

!\ cdl <' fin. il a élr fail usa!!e d'une• méthode' d0 
classeme nl " par a nnlyse » s 'in sp iran t de la méthode 
mise a u poin t par la C ommission IPchn ique générale 
(C T. G .). C dt P métl.ocf,. s'appui<· sur l'é lude' nna 
k tiquP 1'1 l'appn' cialion ' lliffn:,. cf,. !11 , . ., J<· Ilr rl<•s 
foJH ii on s. à l'a id<· d<·s < ritn .. s fi,. cp.lil lifi, ·ati on . 

l .d ' lassil;, a l ion c·on<liluc· 11111> innova tion lwu 
rc·ICsc· f.flëÎ < c• à hquc·IJ, . hic·n d('s difficu lt t' ~ d 'orrlrC' 

salarial e t profess ionnel ont pu être aplan ies. C ette 
méthode présente en outre l'avantage d'ou vrir la 
voie à une me illeure conna issance des caractéris ti
ques humain es du métier. en v ue . notamment. d'une 
adaptation plus ra tionnelle des travailleurs aux tâ
c hes qu'i ls exécu tent e t d'une amélioration d es con
ditions d'cxécu l ion. 

La classifica tion groupe les mé tiers e n s ix caté
gories pour la su rface et dix pour le fond et le ba rè
me correspondant comporte t6 sala ires liés. par con
vention. à l'index des prix de déta il du Royaum e. 
En vertu de celte convention. les sa la ires sont a dap
tés à chaque varia tion de l' index pouvant provo
quer un déclenche men t. 

Les ouvrie rs rémunérés a u le mps (à la journée) 
reço ive nt le sa la ire correspondan t au groupe de clas
sification auquel ils appartiennen t. 

L es ouvrie rs payés « à marché » reçoiven t u n 
sa la ire proporti on nel à lu tâch e accompl ie . le prix 
uni tai re de celle -ci résu ltant d'un marchandage entre 
parties (c 'est le cas des ouvrie rs à ve ine ct des b ou
veleurs). 

La loi d e variation d u salaire à la tâche est géné
ralement linéai re. lout·efois s i. par su ite de circons
tances indépend an tes d e sa volonté. le travailleur 
risque d e recevoir un salaire exagérément réduit, il 
lui es t octroyé un minimum qui. pour les o uvriers 
à ve in e e t les bouveleurs. est égal a ux g/ tOme du 
groupe barémiq u e correspondant. 

L e procédé de paieme n t· le plus répandu da n s les 
ch antiers d'abatage es t celui fondé sur lu tâche 
indiv idue lle : chaque travailleur es t rémun éré au 
prorata de sa prod uction. cell e-ci étan t régu li ère
ment calc ulée à front même du cha n tier pa r mesu 
rage de sa brèche d 'abatage. 

Dan s les galeries et puits e n creu seme n t et da ns 
cert·ains chantiers d'a ba ta ge fort ement mécanisés. 
il es t souve nt fait applicat ion de la méthode de 
rémuné ral'ion basée sur la tâche de peti tes équipes. 
L e sa laire d es éléments composant l'équipe es t éta
b li e n fonct ion d e la ré muné ra tion all ribuée au 
ma îl're ouvrier. L'en semble des rém uné ration s repré
sente !0 sa la ire global gagné pa r l'équipe pour 
l'avancement réal isé. 

D a ns les cha rbonnages où le pri x unita ire est 
fixé au ·wagon ne t c ha rgé, le salaire total d e la laille 
( prix uni ta ire du wagon n et multiplié pa r le n om
bre de wagonnets) es t ré pa rti proport ionnellement 
à la. longueur des brèches individuelles. Il s 'agil 
ici dune combinaison des sys tèmes de rémunérat ion 
à bases co !lect ive et indiv idue lle. 

D a n s la p lupart d es cha rbonnages. le p rix u ni
la ire des lâches est fix é par les agen ts du c harbonnu 
gc• a près consu lta tion des ouvriers ou de le urs délé
!!ués: ce procédé s'appe lle com munément « mar
chanda ge ». 

D a ns les cha rbonnages où le con trat es[ nprma
lement conclu san s consullal'ion préa la ble, un re
cour~ JWut· néa nmo ins être in tr oduit par (05 mPilleu rs 
ou vrwrs dans IP ca s ol1 1<' pri x fix<' 11 1 
sali~fa..tion. · · ,. r on n<· pas 

fYunP ma n i(·rl' générale les !arif . . 0 l ff· ( , 
. , . , . t ~ Il a IC l eS OU 

<ommu n •quf's aux ml eressés à IC' u l· cl d ('1 eman <' . .(Uant 

--
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aux tàches a ccomplies. elles son t mesurées par des 
agents spécialisés du charbonnage. le plus souven t 
e n présence des intéressés eux-mêmes. 

France 

U n e grande variét é d e systèmes de rémunération 
ù la tftch e s 'appl iquent à e nvi ron 55 % du per
sonne l du fond. c'es t-à-dire aux ou vriers des chan
tiers d'aba tage ainsi qu'à ceu x occupés a u creuse

ment des galeries. 
Quel que soit le système e n u sage. la règle géné

ra le suivant e du statut du mineur est appliquée : 
« L es prix d es lâches seront établis par les ingé
nie urs ou leurs délégués. après examen sur le lieu 
de travail avec les chefs d e chantier intéressés. Ils 
s!'ronl notifiés aux o uvriers ) . 

L e directeur fixe le p rix des tâches. Il est t~nu 
compte de l'expérience et de la comparaison .qu of
fre la condui te de travaux a n a logues dans d autres 
e ntreprises. Dans cert·ains cas. les barèmes so_nt fon
dés sur l'a nalyse du travail et les chronometrages. 

C e tte d ernière méthode, qui permet la normal isa
I ion d es p rix d es lâches. connaît une certaine vogu e. 
JI est fait appel. p our son application . à des ingé
nieurs spéciali sés. 

Les uni tés de mesure des lâches sont les mêmes 
qu'en Belgique. 

Quant aux contrats . ils son t du type indiv iduel. 
de groupe ou collectif. 

Dans le cas des contrats d e grou pe ou collectifs. 
la part qui revient à chaque travailleur dépend du 
nombre d l' pos tes qu 'il a effectués et de la place 
qu'occupe sa fonction dans la h iérarchie pro fess ion
nelle. Il es t fa il notamment a pplication de certains 
coefficients de réduction en ce qui concerne les 
« a ides-min eu rs ». Il est p arfois substitué à ce 
coeffi cien t une p roportion fixe en tre le salaire d u 
mine ur e t celui de son aide. 

Sauf dans certain s cas. tel que celui de la 
grève perlée, le sala ire de chaque mineur ou de son 
aide do it· être a u moin s égal a u sala ire m inimum 
d'un travai lleur de la même catégorie lorsqu' il est 

payé a u temps. 

Pays-Bas 

1 II dont la tâche est mesurable son t _es trava i eurs 
1 base du rendement des pet ites rémunérés sur a 

équipes. 
Les a utres ouvrie rs sont payés à la journée. 

L e taux des sala ires est fond é en p a rtie sur l'étude 
des te mps e t· des mouvements et en part ie s~r les 

d • d e l' expe'rience. notamment en ce q u1 con-ann ees - , . . , 
1 t"ra ,,aux influences par le s condl!-,ons geo-cerne es < • 

logiques. 

Royaume Uni 
L a proportion d 'ouvri ers . payés à la t·âche s'élè-

. (que 40 % dP 1 en semble du personne•) v<' a que 
fond et surface réunis. 

Dans ce chiffre. l~s trava ill eurs~ o;cupés aux 
fron ts d'abnt age i nt ervren~en l pour J'2. Yo . le~ bou
v01curs f'l coupeurs de vo1es pour env1ron 7 Yo . 

C'est" If' système de rémunérat ion à la lâchf'. «vec 
con trat collect if. q ui es t actuell ement le plus répandu 

A tit re d'exemple. sign a lons que. dans les lon
gues ta illes d éhouillées par havage mécanique. i l 
est fait fréque mment a pplication d'un système de 
rémuné ration forFaita ire au cubage ou à la tonne de 
charbon chargée. qui porte sur l'ensemble d es opéra 
tions d u cycle (chargement. boisage. remblayage. 
déplacement d es engins mécaniques. etc . .. ). 

Cependan t. le système de paiement b asé sur la 
lûche indiv idue lle o u sur la tâche d e petites équi 
pes tend à se d évelopper quelqu e peu. D ans pareils 
systèmes le hont d'attaque est d iv isé en sections. 
chacun e d 'elles étant confiée à un mineur ou à un 
petit groupe de mineurs. L a lon gueur de ch aque 
section est fixée à l'avance en accord avec le mineu r 
intéressé ou avec le petit groupe, compte tenu d e 
l'habileté professionnelle d e chacun . 

Mais l'élaboration des barèmes d ans le cas des 
petits groupes s 'es t heurtée à de sérieuses d iffi
cultés. 

C'est pourqu oi. lors de la m ise à découvert d'une 
nouvelle couche. il arrive q u 'on Fasse appel à une 
équipe d'essai dont l e b a rème se Fonne a u Fur e t à 
mesure de la progression des travau x et compte 
t·enu des prix des tâches pratiqués pour des travaux 
a nalogues dans d 'aut res charbonnages d e l a rég ion. 

Dans d 'aulTes cas. le sala ire est u ne combinai 
son du salai re au tem ps et du salai re au rendement. 
L e travailleur ou •le groupe de travailleurs reçoit 
un salaire fixe pour un tonnage déterminé à ac
complir pendant le poste: une prime est accordée 
pour le tonnage supplémenta ire réalisé. Ce pro
cédé s'apparent·e a u système di t des taux uniforme s 
aux pièces avec taux garanti au temps. 

Quant au prix des tâches el d es barèm es de salaire 
ou « priee-list » ( il en ex iste un par charbonnage) , 
ils résultent le plus généralement d'accords locaux 
conclus en tre la direction de la mine et les syn di
cats. Il s ne se fondent sur aucun e mesure ou norme 
quelconque. I ls son t simplemen t l'aboutissemen t de 
longues ann ées d e négociations. 

Les contestations qui s'élèvent au sujet d es p rix 
d es lâches sont. lorsqu'elles n'ont pu être aplanies 
à l'échelon de la m ine, soumises à un comité pari
ta ire de concil iation. ordinairement com posé de 
.deux représentants d e chacune d es parties. Si l' a c
cord n e peut se Faire a u sein de ce comité. l e diffé
rend est soumis à l'a rbitre du pui ts qui statu e en 
dernier ressort. à moins que le litige pose des ques
t ions de principe débordant le cadre de la mine. 
·Dans ce cas. ou si la contest·ation intéresse n ett-ement 
d avantage le d istrict que la mine . elle est soum ise 
à une comm ission arbitrale de d istrict e l. si l'accord 
ne peu t se faire. à un a rb itre expert dont les d éci
s ion s sont san s appel pour les questions con cernant 
le distri c t. 

T out problème qui. de l'av is d e l'arbitre de d ist-ri ct. 
soulève des quesl ions à l'é chelon national, ou es t 
présenté dès la première ins t·a n ce comme une ques
tion d'ordre n at·ional. est exam iné par une commis
sin nationale parit·aire composée de se ize re présen
tants de ch a cune d es parties avant· d 'être soumis. 
Pn de rnie r ressort . à une chambre nat ion a le arbi
trale compr0nnnl tro is pcrsonnnlités indé pendan tes. 
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Sarre 
Tous les ouvriers à veine sont obligatoirement ré

munérés à la tâche. La direction de la mine est 
autorisée à payer à la tâche des ouvriers qui nor
malement reçoivent un salaire journalier, pour 
autant que le travail fourni par ces derniers soit 
mesurable. Le prix (connu sous le nom d'Akkord) 
est alors conclu de manière qu'un bon travailleur 

·puisse gagner 20 % de plus que s'il ,était payé au 
temps. La proportion des travailleurs bénéficiant 
de cette mesure est de 6,5 % au fond et 6 % 
à la surface. 

La Sarre pratique, comme les autres pays, les 
contrats à base individuelle, coliective ou de groupe. 
Les directions de charbonnage marquent néanmoins 
leur préférence pour les contrats de groupe. 

Les prix des tâches sont fixés chaque mois entre 
le directeur de la houillère et les représentants des 
ouvriers. Le prix conclu doit permettre à l'ouvrier 
payé aux pièces et effectuant un travail moyen de 
gagner 20 % de plus que l'ouvrier de même quali
fication professionnelle payé au temps, et à l'ou
vrier effectuant un bon travail de gagner 6o % 
de plus. 

En fait, les salaires à la tâche sont en moyenne 
supérieurs de 40 % au salaire minimum. 

Au début de 1948, près de 10 % de la production 
totale était fournie par des travailleurs rémunérés 
à la tâche individuelle, selon un système de points 
nécessitant un contrôle et un calcul journalier basé 
sur un barème de points. Ce système dut rapide
ment être abandonné pour les raisons suivantes : 

a) il péchait par sa lourdeur; 

b) reposant ~ur une base scientifique, il tendait à 
affaiblir la position des travailleurs dans leurs 
négociations: 

c) fondé en principe sur le rendement Individuel. le 
système ne convenait pas pour les mines où 
le travail était- fortement mécanisé, où le tra
vail par équipe était par conséquent la règle. 

Les «valeurs-points» du système sont néan
moins encore utilisées pour le calcul des prix unitai
res des tâches. 

* * * 

Ill. - PRIMES ET AUTRES STIMULANTS 

La raison d'être des systèmes de rémunération à 
la tâche est d'inciter les travailleurs à produire da
vantage pour un meilleur salaire. 

Bien que ces systèmes soient pour cette raison 
considérés comme de bons stimulants, les charbon
nages d'Europe occidentale ont instauré depuis la 
dernière guerre une série de primes diverses destinées 
à améliorer encore la productivité. 

Nous donnons ci-après un aperçu de la situation 
telle qu'elle se présente dans les différents pays. 

Nous laisserons de côté les primes qui furent, au 
lendemain de la guerre, allouées à titre temporaire 
aux mineurs dont la situation alimentaire et vesti
mentaire était devenue précaire. 

Allemagne 

Durant l'année 1951, un système de prime fut mis 
en application par convention collective dans les 
charbonnages des bassins d'Aix-la-Chapelle, de la 
Ruhr et de la Basse Saxe. 

Ce système, qui avait été prévu à l'origine pour 
les ouvriers et employés du fond. fut ét<'ndu rapi
dement au pPrsonn<>l de la surfac<'. 

Les primes des ouvriers du fond étaient calcu
lées en parlant du n~ndement moyen particulier de 
fa mine pour f<·s mois de septembre. octobre f'l 
novf'mbre 19) 1. Pour toul accroissement du rendf'
mPnl fond de> 1 k~. les mineurs du fond obtenaient 
une majoral ion dP salaire> de 0,1 %. Quant au per
sonrwl de la surface, il bénéficiait d<·s avantages 
suivants : 1) pour toute augmt>ntalion de 1 kg du 
n·nd1"menl fond. unP au~mentation de salaire de 
0.03 1rl>: 2) pour chaqw· réduction de 1 % du nom
hn· d<· posl<·s d1· la surléH'<' <·ffpclués par 1 oo tonnes 
d,. production 1Wit1·. 1<· salaire {·lait augmenté d<' 
() l IJ/,) 

Le but de ce système était d'assurer aux ouvriers 
une répartition équitable d'une partie des gains 
résultant de l'accroissement de la productivité. On 
avait espéré en outre éveiller l'intérêt du mineur 
pour son travail et pour son puits. 

Ce système a malheureusement échoué. Il a été 
abandonné à la fin du mois de mars 1953. Son 
effet sur la productivité a été minime. Cet échec est 
imputable, au premier chef. au régime des impôts 
progressifs qui ne laissait au travailleur qu'une mini
me partie de la prime. 

Belgique 

La prime d'assiduité instaurée en Belgique le 
1 (•(· novembre 1947 fut, à la suite des revendications 
des travailleurs, intégrée purement et simplement 
dans le salaire à dater du 5 décembre 1948. Elle a 
donc é~ très éphémère. 

Rappelons en quelques mots ce que fut cette 
prime. Dans les considérants de la décision paritaire 
issue des longues négociations qui précédèrent la 
mise en application de la prime, il est constaté tout 
d'abord que la rémunération à la tâche récompense 
déjà le rendement individuel de nombreux travail
l~urs des mines et, plus loin, que la mise au point 
d un système équitable de prime à la production 
(du genre de ceux décrits pour la France et l'Alle
magne) (•st trop difficile à réaliser. La prime fut dès 
lors basée purement et simplement sur l'assiduité. 

La semaine fut prise comme période de référence 
pour déterminer l'assiduité des travailleurs. Quant 
au montant de la prime. il était payé toutes les 
quatn· semaines. 

La prime fut fixée à 5 % du montant brut du 
~alain: d1· fa sem~inf•, an~c minimum dt> 7 francs pur 
JOUrnee de travail. 

-· 
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Le droit à la prime pour les journées qu'il avait 
preslées durant la semaine était conservé au tra
vailleur qui, les autres jours de la même semaine, 
avait été contraint de chômer à la suite d'un acci
dent matériel. s'était absenté pour prendre les con
gés dont il était reconnu bénéficiaire, ou avait chô
mé lors d'une grève ou d'un lock out. 

Quant aux travailleurs ayants-droit victimes d'un 
accident de travail. ils étaient autorisés à toucher 
la prime au prorata du salaire qui correspondait aux 
prestations qu'ils avaient effectuées pendant la se
maine au cours de laquelle s'était produit l'accident. 

En fait, la prime ne donna pas les résultats qt~'on 
en attendait. Aucune diminution sensible de 1 ab
sentéisme ne fut enregistrée et très nombreux furent 
par conséquent les travailleurs. et en particulier les 
ouvriers à veine, qui n'en bénéficièrent que dans une 
très faible mesure. Les travailleurs demandèrent et 
obtinrent qu'elle fût intégrée dans le salaire de 
de base dès la fin de l'année 1948. 

France 
Depuis le mois de juillet 1950. ce pays appli

que une prime « à la productivité » qui est l'abou
tissement d'une série d'essais plus ou moins fruc
tueux. 

Cette prime est calculée d'après la production 
générale par poste de r ensemble des houillères. Son 
montant est de 4.5 % des salaires bruts pour un ren
dement global individuel par poste de 750 kg (la 
moyenne pour l'année 1949 était 702 kg), augmenté 
ou diminué de 0,02% par kg réalisé en plus ou en 
moins dans le semestre considéré. Elle est attribuée 
à l'ensemble du personnel. ouvriers, employés, tech
niciens, et agents de maîtrise inscrits sur les con
trôles à la fin du semestre ou ayant quitté les houïi
lères au cours de ce semestre pour mise à la retraite 
ou appel sous les drapeaux. 

La répartition de cette prime entre les bassins 
et les divers « groupes » de chaque bassin est 
faite de manière à faire bénéficier le personnel des 
progrès réalisés par l'ensemble des houillères, mais 
en l'intéressant plus particulièrement aux résultats 
de son propre bassin et de son propre groupe. 

Dans chaque bassin, groupe ou établissement, 
la prime n'est versée que si la production réalisée 
est au moins égale à 90 % de la production prévue. 
compte tenu des effectifs inscrits. En outre, elle ne 
peut être versée que si le rendement a au moins 
été égal à celui du deuxième semestre de l'année 
précédente. 

La prime versée à chaque agent est proportion
nelle à son salaire. Toutefois, en vue de combat
tre l'absentéisme, sont seuls pris en considération 
les salaires des quinzaines où l'agent n'a pas eu d'au
tres absences que les suivantes : accidents du tra
vail; congés payés: convocations obligatoires par 
une autorité civile ou militaire: participation à des 
opérations de sauvetage et blessures reçues à ces 
occasions: chômage pour raisons techniques et éco
nomiques. 

Bien que la quinzaine soit prise comme base 
pour l'application de l'assiduité, la prime est payée 
<~n d<·ux versemt>nls à six mois d"intervalle. Ceci 

(•sl considéré en France comme psychologiquement 
très intéressant. en ce sens que le travailleur reçoit 
une somme relativement importante deux fois par 
an et que la prime se distingue ainsi très nettement 
d'une simple augmentation de salaire. Les dangers 
d'une intégration éventuelle s'en trouvent ainsi at
ténués. 

Le tableau ci-après montre la progression du ren
dement et l'accroissement concomitant de la prime. 

Rendement individuel Taux de la 

par poste prime 

moyenne générale 

1 el" semestre 1950 748 3.96% 
2(' semestre 1950 793 5.36% 
1er semestre 1951 828 6,o8 
2e semestre 1951 858 6.6 
1er semestre 1952 883 7.16 

Pays-Bas 

Le système de rémunération à la tâche est consi
Jéré aux Pays-Bas comme le stimulant spécifique, 
encore que le salaire à la tâche soit calculé d'après 
les résultats obtenus par 1' équipe et non par cha
cun des mineurs. 

Les ouvriers payés à la journée bénéficient. de
puis fin t 951, d'une prime comportant trois éche
lons correspondant respectivement à des rendements 
considérés comme « suffisants », « bons » ou « très 
bons». 

La prime, qui est payée chaque semaine, consiste 
dans un certain pourcentage du salaire : 

pour les contremaîtres et porions : 3 % (suffi-
sant), 8 % (hon), 13 % (très bon); 

pour les porions ordinaires : 3 % (suffisant), 
6 %"(bon), 9 % (très hon); 
pour toutes les autres catégories : 2 % (suffisant), 

4 % (bon), 6 % (très bon). 

La quantité de travail à fournir pour mériter ces 
différents grades est fixée par la direction en accord 
avec les chefs d'équipe. 

Ce système est d'application commode dans les 
services qui comptent un effectif peu nombreux 
et stable. Il n'en va pas de même dans les secteurs 
à effectifs nombreux et instables. 

Ce système a remplacé un dispositif de primes 
au rendement qui fut instauré au lendemain de la 
guerre, alors que les rendements étaient déprimés, 
et qui fut supprimé au moment où, les rendements 
s'étant relevés. la prime perdit son caractère propre 
et fut intégrée dans le salaire. 

Ro,yaume Uni 

On considère au Royaume Uni que le système 
habituel de rémunération à la tâche est le meilleur 
des stimulants, tout au moins en ce qui concerne 
les travailleurs dont la tâche est mesurable. 

Dans le passé, on s'est efforcé lorsque la produc
tion augmentait, de récompenser tous les travail
leurs, qu'ils aient ou n'aient pas participé direc
tement à celte augmentation. 

Les difficultés ont résidé dans le choix des rende
ments de référence. A la longue, dans les gains cal
culés à l'échelon du district, l'élément prime a été 
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incorporé dans les sala ires de base et le sys tème a é té 
abandonné. On estime a u Royaume U ni que l'échec 
est imputable surtout au fait q ue la prime n 'éta il 
pas assez étroitemen t liée à l'effort de l'individu. 

L e système d e prime actue llement e n vogue au 
Royaume U n i es t basé sur l'assiduilé. 

Ce pays conna ît, depuis mai 1947. le régime d e ln 
sema ine de cinq jours. U ne prime es t accord ée aux 
ouvriers présents au travail les cinq premiers jours 
de la semaine. Le trava il du samedi est faculta lif. 
Pour l'ouvrier payé à la j,ournée. la prime est égale 
à une journée moyenne de sala ire; elle représente 
16 % du sal a ire globa l des travailleurs rémunérés à 
la tâche (non compris les heures supplé me nta ires). 

Les a ttributaires sont les ouvrie rs qui ont tra
vai llé cinq pos tes normaux ou qui, à la d eman
de de la di rection, ont presté u n nombre d'he ures 
supplémen ta ires suffisant pour porter le urs pos t·es 
à cinq. Sont assim ilés à des pos tes trava illés les 
postes chômés pour jours fériés ou pour assiste r 
aux réunion s des comités mixtes consulta lifs des 
houillères. Les absen ces causées par u n acciden t ou 
par l'aclivité syndicale d e l'ouvrier ne font pas per
dre ent ièrement le droit à la prime ; celle-ci est 
réduite en proportion du nombre des pos tes non 
travaillés. Les absences pour maladie fon t perdre ii 
l'inté ressé tout droit à la prime. 

La dim inution d es a b sen ces de mo ins d 'une sc
ma ine résultan t d e l'a pplication d e ce système s'est 
lraduil e d'une ma nière sen sible dans les sta ti s tiques . 

Sarre 
Il a é té instau ré dans cc pays un sysli·mC' ana

logue à celui décrit pour la France. 
La prime tien t compte dans une large mesure d e 

l'ass iduité des travailleurs in téressés. 
Le taux de la prime s'es t é levé. pour le premier 

semestre de 195 1. à 7.09 o/o du sa laire d irect. le ren
demen t individuel moyen corres pondant é tant d e 
1.065 l<g. 

A u cours du second semestre. le laux a fl éch i à 
6 .35 % pour un re ndement in div iduel pa r pos te 
de 1.025 kg. 

Antérie urement à cell e prime de résultats. q ui est 
assez récente. i l a é t·é fait te mporairemen t a pp lica
tion d e quelques autres systèmes parm i lesque ls nous 
s ignalerons : 

1. - Les Lohnzula gen (supplémen ts de sala ire) 
qui furent in s li lués e n vue de récompenser des ren
d eme nt s pa rliculièrcmcnl intércssan ls cl qui p ou
vaien t a ller jusqu'à 10 % du sa la ire de base. 

L 'attribut ion d e ces primes était laissée à la libre 
a ppréciation du d irecteur, à la condition que le lota! 
des sommes a insi payées a u cours d 'u n mo is pour 
un é tablissement dé terminé ne dé passe pas 4 pfen
nigs pa r poste travaillé. Celle prim e p erm ettait de 
récompenser les ouvriers pa rticuli èremen t conscien 
c ieu x, ma is ava il· rel a livemen l peu d 'effet sur la 
productivité. 

2. -Une prime d'ass iduité a u laux th éorique de 
10 %. Celle-ci a été remplacée par la prim e de résul 
ta t actuelle . 

CONCLUSIONS 
Les systèmes de rémuné ration à la lâ che son t d e 

pra tiq ue courant·e dans les c harbonnages d'Europe 
occidentale. ma is n e s'appliquent q u'aux ouvriers 
dont la tâc he accomplie est facilemen t mesurable. 
c'C'sl-à -di re. en ordre principal. a u x ouvriers occ upés 
dans les fro n ts d 'aba tage et à ceux qui c reusen t les 
galeries. Les a utres travai lleurs son! généralement 
rémuné rés au lemps. 

Les systèmes d e rémunération à la lâche son t nom 
breux <'t variés. mais rappelon s que d a ns les min es 
ils sc ramènent· aux tro is dispositifs sui vants : 

dispositif à base individue lle : le gain du fravail 
ll·ur cs t dirt>cfem<•nf fonction d C' son lra vnil pe r
sonn el: 

dispositif à b ase co ll ect ive (gra ndes équ ipes) : 
les ouvrie rs du c hantier con slilurnl une se ule équi 
pt• r f le sala ire g loba l a ttribué à celle-c i pour la 
rroduclion d'ensembl e' réalisé<> es t pa rt agé par pari ~ 
égal<'s t·n l rl" I l'~ mC'mbres dt> l'équipl" ou va ria hl<' 
sd on l<·u r dc·!!rè d ' l•a hil<-lé ou d e qua lifi< a l ion pro
fl'ss io nn<·lle : 

d ispositif à ha sC' dc· JWI il es 1;qui pPs : le-s 1 ra v ai 1-
INJr~ dc· c l1aquc· JWI il <• équipe· ~~- parlagl·nl li' sa lain• 
(! loha l a ll rihui· à < IHH unp d'c·llc•s pour lc· tm vn il 
it( IOillp li . 

l .c• d ispo.;i fif il haq· f nllc·< !iv<· (!,(ra ndc•s (;quiJW~) 
•·s i Il' moin~ IHHI t M lc· n-nd<·mc· nl cfp l' hnqu f• élé 

men t tend à s'a li gner sur ce lui des ouvriers les p lus 
faibles e l les meilleurs de l'équipe ne son! pas in cités 
à faire plus que le ur part. 

L t> disposit if hasé su r les prlit cs éq ui pes per
met u ne certain e sélect ion el de grou per les trava il 
leurs de même force en d es équi pes plus cohérentes 
cl ayant IC' sens des responsabi lit és. L 'efFet st imu
lan t du sys tème sera d'a ut a nt plus marqué que le 
gro upe sNa plus res tre in t. 

Quan t a u d ispositif à ba se indiv iduelle . il pré
sen le le gran d avantage psyc hologiq ue d'établir une 
lia ison é troi te <·n lrc le supplémen t de sa la ire e t le 
surcroît d 'C' ffo rl consenti pnr le lrava iii C'ur. JI cons
tit ue don c c n lui-même un l"xcellenl s timulan t. 

D ans ln rlupart dc•s cas. les prix unilai rf•s d es 
lâ r he résu lt C'nt à la foi s d es négociations m<'nées 
en tre e mploye urs cl travailleurs 1" 1 des l"n se ignr men ls 
fournis par les situat ions exis la n lr s. 

D'aucun s regre ll enl qu'i l ne soit pas fail appli 
ra lion sur une plus large édwllc des procéd és scit>n-
1 ifiqut>s basés sur une anal yse mé tl10diquc• du tra
va il. Nous es timons qui" ll"s procédés r mririquP . tels 
qu'i ls exi~ fc · •~ f à I'J ,f•u rP a C"I ucll<·. ont 1"11 toul en s ceci 
d~· hon. q u ils sont fondés ·ur lc-s ba se'· solide 
d Une long"U!' !'X f'lé l'iPnC'(', 

( 
1 
1 

1 
1 

1 
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Certa ins pa ys ont tendance. pour des ra ison-> 
d'ordre techn ique ct psychologique. ù renoncer ~ux 
sa laires à la tàche et à les remplacer pa r ~m systeme 
de rém unération a u lemps. amélioré pa r 1 utilisation 
d e tttc hes-slandard el par un contrôl e rigoure ux d e 
l' exécu l ion du 1 ra v ai 1. . . 

C 'est en part iculier le cas aux Et a ls-U n• s ou 
n 1rc i Ile évolution 1 rouvc sa just i fi cal ion lech -
! , . d 1 . . n ique dans apparition cs c 1ar(:!cuscs mecan1qu es. 
En e ffel. aucune méthode sa tisfai san te de rému 
néra tion à la làche su sceptible d'une application 
généra le n'a ju squ'à présent été trouvée dans le 
cas des cha nti ers équ i pé~ de ces machin es. 

U n barème de salaires fixes ne présent a nt entre 
eux que de lé!!è res différences a été négocié sur le 
plan na t ion a l. . . 

Les contestations auxque lles donna•cnl l•eu les 
sa laires aux pièces ont disparu. L es quelques con
flit s qui surgissent encore prenne nt la forme de re
vendications pe rsonnelles portant sur d es questions 
de posit ion h iérarchique Pl sont faci lement régl és. Il 
en est résulté des ga ins de lemps a ppréciables e l une 
sim plification du lrayail des se rvices administratifs. 

Ce système pose par cont re de nouveaux problè
mes. Dans les c hantie rs mécani sés. l' individu est fon
du da ns l'équipe et celle-ci ten d à travailler à la 
cadence de son élément· le plus lent cl celle ten 
dance s'accentue encore lorsque toul lie n dirccl' 
e ntre la rémunération ct l e rende ment a disparu. 
La direct ion doit . dès lors. port er lou s ses effort s 
sur .un e organi sai ion c l une p ré paration méthodi
que du travail permellant aux mineurs d'œuvrer 
sa ns à-coup ni int erruption. 

Celle o rgan isa tion implique la fixation minutieuse 
de li1ches s tandard el un contrôle ri goureux de 
l'exécution du travail. L'é tude d es lemps et d es 
mouvements q ui permet de fixer ces làc hes d'une 
manière sa tisfaisante a. jusqu'à présen t. é té mie ux 
accue ill ie par l'ouvrie r amé rica in que pa r son col
lègue europée n qu i sc méfie des systèmes de pa ie 
men! impliquant une mesure scienti fique du tra
vail. Dans certa in s cas cependan t. il a été possible 
de su rmon ter cell e méfiance. notamment e n asso
cian t les ouvriers à la fixation de lâc hes standard. 

D r l'avis d u groupe brit annique de la P roduct i
vité de l'O.E.C.E. qu i a p rocédé à une étud e d e ces 
q uestions aux Etals-U ni s. à la fin de 1951, il n 'es t 
pas d out eux que la nouvell e s tructure des salaires 
en usage a ux Etals-Unis a contribué à amél iore r le 
elima i social dans l' industrie c harbonnière d e cc 
pays. 

Ce système' a e n outre pour résultat d e faire a d
me ltre par les mineurs la nécessité d 'é tablir des 
tâches s tandard cl a aussi contribué à amé li orer la 
nat ure et l' effi cacité du contrôle. 

ous ni' pen son s pas que le système américain 
de pa iemen t d es salaires au lem ps pu is c un jour 
êl re appliq ué sur une la rge échelle r•~ E u rop<'. a ux 

uvricrs occupés da ns les front s d ab a tage. !out 
(· b ord parce q ue ce sys tème n écessilcrn il une u tili 
c ~ion systéma tique de métl10des d r mrsu re des 
sa 1 1 'cl . . ·. . 1 temps cl c cs mo uvemrn .s. proc~ es J USqu ~ presc·n 

ympath iqu es aux 111 fé rc·ssrs. Pl cn su il c· parcc 
tJCU S ( 1 1 . , l' ' ( 1 • J l e·~ ' 111 (ol 10C ('S c <' remunera ron a a a r 1C' con -
q~JC 

1
.;11 hi c· n à nos mél hodr~ d 'exploita i ion . C <·s 

\ ' 11'11 11 

dernièr!'s sont d'a ille urs imposées par la nature 
même d e nos gisements lesquels sont, comme on 
le sail. fondame nta lement différe nts des gisements 
a méricains. 

Remarquons qu'il exi ste entre les Etats-Unis et la 
Belgique un point commun : le fait que le barème 
des salaires est établi à l'éch elon national. L ' e..xpé
rience de ces de rn ières années a montré qu'en Bel
gique égal ement il en était résulté une améliora
I ion des rel at ions entre employeurs et travailleurs 
dans le domaine d es sal a ires. 

Bien que. la rémunération proportionnelle à la 
tà che constitue en elle-même u n stimulant très a p
préciable en cc sens qu'il tend à inciter les travail
le urs à produire davantage pour un meilleur salai
re. il n'en resle pas moin s que la p lupart des pays 
c harbonniers d'Europe occid entale ont instauré, au 
cours de ces de rnières années. d'autres espèces de 
stimulant s ou primes da ns l'espoir que la p roducti
vité s 'en trouverait améliorée. 

La raison d 'être de ces s timulants est plus d'in
troduire l'élé ment rendement dans les fondions 
qu'il est difficile d e rémunérer à la tâche, que de 
compléter le salaire des ouvriers rémunérés à la 
lâche. 

L a plupart des systèmes de primes présenten t 
des inconvénie nts q ui en fon t souvent. économique
me nt parlan t. des a rmes à double lranchant. Ainsi, 
une prime d'ass iduité p eut amener u n e diminution 
de l'absenté isme en même lemps qu'un relâch ement 
de l'arde ur au travail. lnYerscmenl. une prime au 
re ndement par pos te risque d'inci ter les travailleurs 
à faire un effort suppléme ntaire a u détrimen t de 
leur assiduité ct de leur sécurité. Une p rime a u ton 
n age pur risque de nuire à la qua lité de la pro
duct ion. 

En toul éta l d e cau se. pour qu 'un système de pri
me produise des effets durables il doit être soigneu
seme nt conçu en fon ct ion d 'un object if donné el 
s'a dresser aux ca tégorie s de mineurs que l'on se 
propose d 'encourager. en tenant compte qu'un même 
syslt•m e p eul avoir des effe ts diffé re nts selon qu'il 
s'appliqu e à des mine urs rému nérés à la lâche ou au 
le mps. L e sys tème doit· en outre être suffisammen t 
s imple pour que ses moda l ités d'application puis
sent être comprises p a r les intéressés. 

Le sursalaire doit, auta nt que possible, être l ié 
d irect emen t à l'effort supplémentaire consenti p a r 
le lra Yai lleu r. S i cell e lia ison n'est pas suffisamme n t 
a ppa rent e . la p rime ri sque de p erdre son carac
tère galvani sant e t d'être fin a leme n t intégrée d a ns 
le sala ire d e ba se . JI est vra i que celte intégrat ion 
s'C's l parfois produite à un mome nt où une aug
mcnla lion du sala ire de b ase aura it été incompati
ble a ,·cc la politiq u<' gou vernementa le. 

Parmi les différenl s systèmes de prime examinés 
a u cours d e celle ét u de. il en cs l deux qui retiennent 
pnrlicu lièremPnl l'a ll!'ntion : le sys tème anglais et 
Ir syst ème fra nça is. 

JI est p rob abl l" que le succès q u e canna it la p rime 
d'a ss iduit é nu Roynumc U ni l ient pl us à l'imp or
ta nce d e ~on mon tant qu'à son princi pe m ême. 
S eize pour rent de supplément de sala ire pour cinq 
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jours de travail dans la semaine, voilà qui ne peut 
certes laisser indifférent tout travailleur quelque peu 
soucieux de ses intérêts. D'ailleurs. cette prime a eu 
pour effet de diminuer dans une certaine mesure 
les courtes absences portant sur la semaine. 

La caractéristique du système français consiste 
dans une combinaison de l'intéressement du tra
vailleur au rendement des houillères d'une part et 
de son assiduité d'autre part. N'entrent, en effet, en 
ligne de compte pour le calcul de la prime au ren
dement que le salaire des quinzaines où l'agent ne 
s'est pas absenté, si ce n'est pour quelques motifs 
dûment reconnus. 

Ainsi donc, le travailleur est à la fois intéressé à 
l'augmentation de l'effet utile de son charbonnage 
et incité à faire preuve d'une certaine assiduité pour 
pouvoir bénéficier de l'amélioration des résultats 
au.xquels il apporte son concours. 

Cette formule mérite, selon nous. de figurer en 
bonne place dans l'arsenal documentaire relatif 
au problème des stimulants. 

Septembre t953· 
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La lutte contre les poussières 

REUNION D'EXPERTS 
tenue à Genève du 1er au 17 décembre 1952 

(fin) 

COMPTE RENDU par 

A. HOUBERECHTS, 

du Corps des Mines, A Liège. 

Professeur A l'Université de Louvain, 
Directeur de l'Institut d'Hygiène des Mines (Hasselt). 

Président de le Réunion. 

E. DEMELENNE, 
Ingénieur Principal 

du Corps des Mines, ~ Mons 

Dans les livraisons de mars et juillet 1953 cles Annales des Mines, nous avons résumé les points 5, 
et 2 Je l'ordre du jour de la Réunion de Genève, qui comportait 1.0 points, à savoir : 

t) Prévention de la formation des poussières. 
2J Suppression des poussières aux points mêmes de leur formation. 
3) Moyens destinés à empêcher les poussières déposées de passer en suspension dans l'air. 
4) Elimination des poussières en suspension dans l'air. 
5) Echantillonnage, mesure et analyse des poussières. 
6) Equipement de protection individuelle. 
7) Inspection et entretien des dispositifs de prévention et de suppression des poussières. 
B) Instruction et fonnation professionnelle du personnel. 
9) Problèmes spéciaux. 

to) Collaboration sur le plan international. 
Dans le présent article, nous tenninerons notre compte rendu par l'examen des points 3, 4, 6, 7, 8, Q 

et 10. 

Comme dans les articles précédents, notre compte rendu comportera toujours : 
a) les recommandations formulées par les Experts et reproduites en italique au début de chaque 

paragraphe. 
b) une syntl1èse des rapports présentés par les Experts et des discussions auxquelles ils donnèrent lieu 

à Genève. 

CHAPITRE IV. 

POINT 3. 

MOYENS DESTINES A EMPECHER LES POUSSIERES DEPOSEES 
DE PASSER EN SUSPENSION DANS L'AIR 

§ t. ARROSAGE ET PULVERISATION 

« t) L'eau, utilisée pour fixer les poussières, ne 
devrait pas être projetée avec une violence telle 
qu'elle souli>ve les poussières. 

2) L'arrosage ou la pulvérisation devraient être 
répétés aussi souvent que cela sera nécessaire pour 
assurer une efficacité permanente. 

3) Apant de procéde•· à un tir, le sol, le toit et les 

parements situés à proximité devraient, lorsque cela 
est possible et n'est pas contre-indiqué pour une 
raison quelconque, être soigneusement arrosés si 
nécessaire. 

4) Le personnel intéressé devrait être convenable
ment instruit dans la technique de l'arrosage et de 
la pulvérisation ». 
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Creusement des galeries 

Dans le creusement des galeries à l'explosif. le 
chargement des déblais secs donne lieu à un déga
gement important de poussières qui peut être évité 
par l'arrosage préalable de ces déblais. 

Pour réaliser cet arrosage, les pulvérisateurs à 
brouillard ne conviennent pas, car une partie de 
l'eau est entrainée par le courant d'air et le reste 
ne sert qu'à mouiller superficiellement les roches 
abattues. 

D'autre part, une lance à jet puissant n'est pas 
recommandable parce qu'elle provoque le soulè
vement d'une partie des poussières déposées et une 
trop grande accumulation d'eau dans la galerie. Il 
semble que le mieux est d'utiliser une lance consis
tant en un tube métailique, en tronc de cône, d'en
viron un mètre de long, fermé à son extrémité et 
percé latéralement de trous d'environ 5 mm de dia
mètre. Ce tube est enfoncé partiellement dans le 
tas de déblais de façon à mouiller aussi bien l'in
térieur que l'extérieur de celui-ci. 

D'autre part, les tirs de mines, dans ces galeries 
en creusement, ont pour effet de soulever les pous
sières déposées sur le front et à proximité de celui-ci. 
Pour parer à cet inconvénient. il convient, avant 
les tirs, d'arroser le front. l'aire, la couronne et les 
parois de la galerie sur quelques mètres de lon
gueur. 

Pour la raison invoquée ci-dessus. cet arrosage 
ne doit jamais être trop violent. 

Les quantités d'eau à employer pour le mouillage 
des déblais ou pour l'arrosage du front et des parois 
avant tir, ne peuvent être déterminées qu'empiri
quement. Elles dépendent, en effet, de multiples 
facteurs. variables d'une mine à l'autre et même 
d'un endroit à l'autre de chaque mine. 

Ces facteurs sont notamment : la quantité Je 
poussières déposées, l'importance du tir à réaliser, 
l'explosif employé, la température et le degré hygro
métrique de l'air, la nature des roches. la tenue de 
l'aire de la galerie, etc. 

En tout cas. cet arrosage a déjà fait ses preuves 
tant en Belgique qu'à l'étranger et l'on peut dire 
que, combiné avec le forage humide des fourneaux 
de mine, il permet de réduire grandement, sinon de 
faire disparaitre, le risque de silicose dans les gale
ries en creusement. 

Chantiers d'exploitation 
Chantiers d'exploitation. 

Le
1 

front de taille. de même que le mur de la 
couc le aud voisinage du front, sont normalement 
couverts e poussières 

De plus. le charh · 1 , l d, , d l on <'n P ace f'St genéra ement 

decor~pe par ~-s c ivages et des fissures contenant 
e ln<'S POUSSJeres. 
Lors de l' abatagp Cf'"' pouss'. l · " wres sont 50 , 

<•t empori~('S par le courant d'a· u f'Vees 
() ·~ n a constaté, dans certains (" 1. ' ' ' d f d ·11 - as. que• arrosa~e repete u ront e ta1 e. avant (•t rH·n 1· t l' h 
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Fig. 1. - Pomme d'nrrosagc it cinq trous. 

d'eau sous pression, dont l'extrémité est percée de 
quelques trous de 2.5 mm de diamètre (fig. t) · 

L'inconvénient de ce procédé, d'après M. Hou
berechts, est qu'il nécessite beaucoup d'eau, q?'~l 
influence réellement le degré hygrométrique de 1 au 
ambiant et qu'il peut incommoder les ouvriers dans 
les couches de petite ouverture. 

Lorsque l'évacuation des produits, en taille ou 
en galerie, donne lieu à un soulèvement de poussiè
res. il est recommandé d'installer des arroseurs ou 
des pulvérisateurs fixes au-dessus des transporteurs. 

Toutefois, si le principe est bon. les réalisations 
pratiques pèchent, en général. par excès d'eau. 

Il existe de nombreux types d'arroseurs et de 
pulvérisateurs, mais tous ne conviennent pas et il 
est à conseiller de les soumettre à de sérieux essais 
avant de les employer si l'on veut éviter une humidi
Eication exagérée des produits. 

Enfin, à l'arrière du front de taille, le mur de la 
couche est aussi recouvert de poussières et, lors
qu'on pratique le foudroyage du toit, celles-ci sont 
soulevées par la chute des blocs de roche. 

Cet inconvénient peut être évité par l'arrosage 
du mur immédiat·<>ment avant foudroyage. 

, Tout ce qui a été dit ci-dessus montre bien que 
1 eau constitue, actuellement, le produit de base du 
dépoussiérage dans les mines. 

Elle permet d'obtenir de bons résultats, mais il 
faut toutefois signaler que son emploi requiert cer
taines précautions si l'on veut éviter les incon
vénit>nts suivants 

a) Pour que le triage-lavoir, tel qu'il est géné
ralement utilisé en Belgique, puisse fonctionner sans 
difficulté el avec un bon rendement, il faut que la 
teneur en humidité des charbons traités ne dépasse 
guère 4 %. 

Au delà de celte limite, le dépoussiérage et le 
criblage se font de moins en moins bien, les pous
sières restant collées sur les grains, et le lavage 
donne plus de mixtes et de schlamms. dont la 
vente est souvent malaisée et le prix toujours 
très bas. Comme la teneur en humidité naturelle du 
charbon descend 1 arement en dPssous de t % et 
qu<· l'eau, employée pour le dépoussiérage. agit sur
t~ut ~ur les petites catégories. on voit que la quanti
Il· d eau utilisé<' devrn toujours êt-re inférieure à 
15 litres par tonnp et devra. le plus souvent être 
f'nrore plus faible. ' 
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Il faut donc que les moyens de dépoussiérage à 
l'eau soient étudiés, surveillés ct contrôlés de près 
pour éviter une humidification exagérée des pro
duits. 

Cependant. si la quantité d'eau que l'on peut 
employer, sans nuire au triage-lavoir, se révèle 
insuffisante pour dépoussiérer efficacement, on peut 
en utiliser davantage et : 

avoir recours au séchage préalable des pro
duits de petites dimensions comme le pratiquent 
d'ailleurs les exploitants dont les couches ont 
une humidité naturelle élevée: 
ou soumettre tous les produits extraits à un rin
çage avant lavage et traiter les schlamms par 
flottation. 

Cette dernière méthode a été souvent adoptée 

en Anglet.erre, depuis que la lutte contre les pous
sières y a été engagée. 

b) Dans les mines chaudes, toute élévation du 
degré hygrométrique de l'air peut être fort nuisible 
tant pour la santé des ouvriers que pour leur rende
ment. 

Dans ces mines, la quantité d'eau employée pour 
dépoussiérer et la façon dont cette eau est utilisée 
doivent être étudiées en fonction de leur influence 
sur le degré hygrométrique. 

c) Avec certains appareils de dépoussiérage, il 
arrive que des ouvriers soient amenés à respirer un 
air chargé d'eau pulvérisée. Il convient donc que 
celle-ci soit exempte de microbes pathogènes et 
soit soumise à des analyses bactériologiques pério
diques. 

§ 2. AGENTS MOUILLANTS 

« Les agents mouillants ne devraient pas être uti
lisés d'une manière susceptible de présenter un dan
ger du point de vue de la sécurité ou de l'hygiène ». 

Chacun sait que le mouillage de la fine poussière. 
avec de l'eau, est difficile. Il suffit d'observer une 
flaque d'eau dans la mine: on verra que la fine 
poussière. qui s'y dépose, s'envole à nouveau au 
moindre souffle. 

Cette difficulté de mouillage résulte de la ten
sion superficielle élevée de l'eau. 

On désigne par tension superficielle, la tendance 
qu'ont les liquides de présenter. à l'air, une surface 
minimum: c'est pour celte raison que les gouttes 
de liquide prennent la forme de sphères, qui se com
portent comme si leur surface était recouverte 
d'une membrnne élastique retenant le liquide avec 
une certain(• force. 

Pour augmenter le pouvoir mouillant de l'eau, il 
faut donc diminuer sn tension superficielle, ce que 
l'on peut obtenir en lui ajoutant certains produits 
appelés « agents mouillants». 

L'action de ces substances résulte de leur struc
ture bipolaire; leurs moléc!lles comprennent deux 
pôles, l'un lwdrophile et ! a~tre hydroph,obe. 

En solution aqueuse d.luee, ces molecules se 
ssemhlent à la surface et s'orientent de façon telle 

r:e les pôles hydrophiles sont dirigés vers l'inté
(~ ur el les hydrophobes vers l'extérieur. 
rJeLe rassemblement de ces molécules à la surface de 
la solution exerce une action opposée à celle de la 
lem~ion superficielle et diminue donc celle-ci. 

Il existe une grande variété de ces « agents mouil
lants » qui ont été essayés dans différents pays. 

Tous les exp~rts ont mis l'accent sur le fait qu'il 
convient toujours de bien s'assurer, au préalable. 
que ces produits ne sont ni toxiques, ni inflamma
bles, ni nuisibles à la peau, aux voies respiratoires 
ou aux poumons. 

De plus. le dosage de ces « agents mouillants :. 
dans l'eau que l'on utilise au fond pour le dépous
siérage, est difficile et n'a pas encore été mis au 
point. 

D'après M. Neu. (t) ces produits n'ont donné 
aucun résultat au point de vue du dépoussiérage 
dans les mines. 

En Angleterre, par contre. M. Homer (2), signale 
qu'ils donnent satisfaction et permettent notamment 
de réduire la quantité d'eau employée. 

En Belgique, M. Houberechts a constaté que, 
dans le cas d'injection d'eau en veine, ils augmen
tent la durée d'imprégnation et diminuent la pres
sion d'injection. 

On peut dire que la technique de l'emploi de ces 
produits n'est pas encore au point. 

Cependant, leur efficacité a été reconnue partout 
en ce qui concerne la consolidation des poussières 
sur l'aire des galeries: dans ce ca~. comme nous 
le verrons plus loin, ils sont mis en solution dans 
l'eau, à faible dose, de l'ordre de 2 %, pour le mouil
lage préalable à l'épandage de sels hygroscopiques. 

§ 3. CONSOLIDATION DES DEPOTS DE POUSSIERES 

« Lorsque d'autres méthodes sont inefficaces ou 
inapplicables, au fond, pour empêcher les poussières 
déposées d'être mises en suspension dans l'air, la 
consolidation des poussières dans les galeries devrait 
être effectuée par dc>s moyens appropriés, par exem
ple l'emploi de cf.tlor·ure de sodium ou de chlorur·e 
de calcium ». 

Le but de la consolidation des dépôts de poussiè
res que l'on rencontre sur l'aire des galeries de mi
nes. est d'éviter que ces poussières ne passent en 

( 1) Directeur du Laboratoire de Chimie de l'Institut de 
Recherches sur la Silicose, à Bochum. 

( 2) Secrétaire Général du Syndicat National des Mineurs, 
:t Londres. 
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suspension dans l'atmosphère lors du passage du 
personnel et du matériel de transport ou encoi:e 
quand la vitesse du courant d'air devient trop 
élevée. 

Le traitement consiste à mélanger intimement les 
poussteres déposées et l'eau pour obtenir une 
boue épaisse. 

L'expérience a montré que cette boue doit con
tenir de l'ordre de 10 % d'eau pour que les pous
sières, dont elle est formée, ne s'en détachent pas. 

Si l'on emploie de l'eau seule, l'évaporation est 
rapide et il faut renouveler l'arrosage fréquemment 
pour maintenir la teneur de 10 % précitée, surtout 
si l'atmosphère est sèche et chaude. 

Pour éviter ces arrosages, trop souvent répétés, 
un sel hygroscopique est ajouté à cette boue après 
mouillage. 

Actuellement les sels hygroscopiques employés 
sont le chlorure de calcium, le chlorure de magné
sium et le chlorure de sodium. 

Le rôle de ces produits est d'absorber l'humidité 
de l'atmosphère pour l'incorporer dans le dépôt 
qu'ils recouvrent. Pour qu'ils donnent de bons ré
sultats, il faut donc que l'air ambiant ne soit pas 
trop sec, mais présente une humidité relative supé
rieure à 35 %. 

L'application de ces sels ne doit se faire que si 
l'aire de la galerie est recouverte d'une couche de 
poussières d'au moins 2.5 cm d'épaisseur. 

Pour cette application, on peut procéder de deux 
façons : 
- ou hien arroser d'abord copieusement la couche 

de poussières puis, une heure après environ, 
épandre uniformément sur celle-ci les cristaux 
de sels, à la pelle: 
ou bien préparer une solution de ces sels dans 
l'eau et arroser directement la couche de pous
sières avec cette solution. 

La quantité de sels à employer est évidemment 
fonction du degré d'humidité de l'atmosphère de 
la galerie. 

D'après les experts anglais MM. Bradsham et 
Gobbert (3). dans le premier cas. s'il s'agit de chlo
rure de calcium, il faut : 

3.8 kg/m2 pour une humidité relative de 40 % 
2.7 kg/m2 id. 6o % 
1,6 kg/m2 id. 8o % 
Dans le second cas. au Pays de Galles. pour une 

humidité relative de 70 %. on emploie 4.5 litres/m2 

d'une solution à environ 50 % de chlorure de cal
cium. 

Dans les deux cas, comme la poussière se mouil
le d'autant plus difficilement qu'elle est plus char
bonneuse, il faut ajouter soit à l'eau d'arrosage 
préalable, soit à la solution, un « agent mouillant » 
qui, comme dit plus haut, réduit leur tension super
ficielle et favorise le mouillage de la couche de pous
sières. Partout, les « agents mouillants » ont été 
reconnus efficaces pour cet usage. 

L'arrosage avec l'eau ou avec la solution ne doit 
pas être trop violent de façon à ne pas soulever les 
poussières déposées. On peut, par exemple, em
ployer une lance comme celle recommandée plus 
haut pour l'arrosage des fronts de taille. 

Bien qu'il semble que ces sels hygroscopiques 
ne présentent pas de nocivité pour l'organisme hu
main, les experts conseillent aux personnes, qui 
manipulent ces matières, de porter des vêtements et 
des chaussures en caoutchouc. 

Même traitée à l'aide de sels hygroscopiques, la 
poussière tend, à la longue, à sécher et à repren
dre sont état pulvérulent initial. 

Dès que l'on constate que le dépôt a perdu sa 
plasticité et commence à se fendiller, il faut procé
der à un traitement complémentaire, identique au 
premier, mais pour lequel un quart de la quantité 
initiale de chlorure de calcium doit suffire. 

S'il ne se dépose pas beaucoup de poussières 
fraîches sur l'aire de la galerie, un arrosage, avec de 
1' eau seulement, tous les trois mois et un traitement 
complémentaire au chlorure de calcium tous les 
six mois donnent généralement de bons résultats. 

S'il se dépose beaucoup de poussières fraîches sur 
l'aire de la galerie, le traitement de consolidation 
au moyen de sels hygroscopiques n'est pas à recom
mander, car ces nouvelles poussières ne sont pas 
retenues par celles qui sont agglomérées. 

c· est généralement le cas des voies de retour 
d'air. 

Lorsqu'il en est ainsi, les moyens à employer sont 
l'enlèvement périodique des poussières dans ces ga
leries ou la défense d'utiliser ceiies-ci pour la circu
lation du personnel. 

Certains experts ont signalé le danger des sels 
hygroscopiques dans les galeries où sont utilisées 
des locomotives électriques à trolley, pour lesquelles 
le rail est utilisé comme conducteur de retour. 

Cet inconvénient a été constaté en Allema~ne, il 
y a lon~tem~s, mais a été éliminé par l'emploi de 
locomotives a double trolley, qui est devenu cou
rant dans les mines de sel et donne pleine satisfac
tion. 

§ 4. CIRCULATION DES PERSONNES DANS LES GALERIES POUSSIEREUSES 

«Les équipes principales d'un poste et les autres 
groupes importants. qui doivent effectuer de longs 
parcours dans les voies souterraines poussrereuses 
pour se rendre à leur travail ou pour en revenir, 
devraient être transportés ». 

()) Fonctionnaires chargés des études scientifiques au 

Centre de recherches ~ur la sécurité dans les mines. 

. Le déplacement du personnel. à pied et en groupe 
JmporlanL ela~~ des galeries dont l'aire est recou-
verte de poussreres, provoque la mJ·s., ., . d' d ,_ ,_n suspensiOn 

une. gran : partie de celles-ci dans l'atmosphère, 
ce q]m pe>ut etre fort nuisible si le trajet à parcourir 
est ong. 

Nous avons vu plus haut que 5• ·1 t 'bi d . • 1 es pOSSI e 
ans certams cas, de remédif'r a' cet . , . t· 

1 l·d . . mconvemen 
par a conso 1 a hon du dépôt· d"' po . . , l' ·d ' ussteres a ar e 
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d'eau et de sels hygroscopiques, cela ne peut se 
faire partout. 

Dans ce dernier cas, les moyens à employer sont 
l'enlèvement périodique et fréquent des poussières, 
ou la défense d'utiliser ces galeries pour la circula
tion du personnel ou encore le transport mécanique 
de celui-ci. 

M. Winstanley (4), déclare qu'en Angleterre, 
un gros aspirateur pour le nettoyage des galeries de 
mines a été mis au point récemment. 

Cet appareil. basé sur le principe de l'aspirateur 
ménager, est pourvu d'un moteur électrique anti
déflagrant. Il est monté sur roues et peut se déplacer 
sur rails. 

Il permet d'enlever rapidement les poussières dépo-

sées, non seulement sur l'aire des galeries, mais éga
lement à couronne et sur les parois. 

Si la mine possède des galeries peu ou pas pous
siéreuses, il va de soi que celles-ci doivent être em
pruntées par le personnel auquel r accès des autres 
devrait être interdit. 

Mais si, malgré tout, le personnel doit passer dans 
des galeries poussiéreuses, il ne devrait pouvoir 
le faire qu'installé dans des wagonnets spéciaux 
fermés et remorqués par un moteur de façon qu'il 
respire moins de poussières et pendant moins long
temps. 

Ce procédé présente, en outre, l'avantage de ré
duire la fatigue des travailleurs et le temps de dépla
cement. ce qui doit entraîner une augmentation du 
rendement et de la production. 

CHAPITRE V. 

POINT 4. 

ELIMINATION DES POUSSIERES EN. SUSPENSION DANS L'AIR 

§ 1. PRECIPITATION ET FILTRATION DES POUSSIERES 

« 1) Les poussières en suspension dans l'air de
vraient être éliminées aussi rapidement el aussi par
faitement que possible par des procédés secs ou 
lmmides, ou par une combinaison des deux. 

2) Lorsqu'on utilise des méthodes humides, l'eau 
devrait provoquer la précipitation des poussières 
contre une sur/ace destinée à les arrêter. 

3) Lorsqu'on utilise des procédés à sec, les pous
sières devraient être filtrées ou précipitées. 

4) Partout où cela est possible, la précipitation 
et la filtration des poussières en suspension dans 
l'air devraient être réalisées dans les canars plutôt 
que dans les galeries. 

sJ Les appareils de précipitation et de· filtration 
des poussières devraient présenter un rendement par
ticulièrement élevé pour les particules de moins de 
5 microns de diamètre. 
· 6) L'efficacité des appareils de précipitation et 
de filtration des poussières devrait être contrôlée 

périodiquement. • 
) Des mesures devraient être prises en vue d em-

,?h que les poussières captées ne soient remises 
pee er l' . , d · t ension dans air; ces poussteres evrmen 
en susp d , . . t 'f h 
~ 1 'vacuées clans es rectpren se anc es aux pous-
e re e d b · h ·d·f· t' sières ou sous forme e o~ue apres ,u~t dt tc~ 1~n. 

8) Les filtres devraient etre nettoyes a es, t~ er
valles tels que la résistance au passage de l atr ne 
soit pas exagérément accrue. ~ 

En général. les méthod:~ sèches de prévention ~t 
d uppression des poussterf's sont davantage uh-

1 e, s dans les mines métalliques et les instaiiations 
1sees d l . d 

d 'paration de minerais que ans es mmes e 
e pre d d ' 1 'd' ' houille. II est cepen ant es cas ou es proce es a 

sont préférables et parfois nécessairrs dans nos 
~c , . d 
mines de charbon, notamment pour evrter es con-

(4) Inspecteur en Chef-Adjoint des Mines, à Londres. 

ditions climatiques trop dures en mines chaudes et 
humides ou pour écarter d'éventuels dommages aux 
couches. aux machines ou dans la préparation du 
charbon. 

L'extraction des poussières à sec. c'est-à-dire 
la précipitation et la filtration, est applicable aux 
opérations de forage, mais ces procédés ont été 
envisagés au point Il : « Suppression des poussiè
res aux points mêmes de leur formation ». 

«Les mêmes procédés à sec sont applicables à 
:. l'aspiration des poussières aux points de charge
~ ment et transbordement, au nettoyage des pous
» sières déposées sur la surface des galeries et sur 
» les installations de convoyeurs. aux culbuteurs. 
» trémies des installations d'extraction par skips et 
» descenseurs hélicoïdaux, ainsi qu'au brossage des 
»chevaux. 

« II est généralement essentiel de capter la pous
» sière le plus près possible de son point d'émission 
» ou de r endroit où elle est mise en suspension pour 
» la première fois. Pour des raisons d'économie et 
» de rendement. il faudrait, dans toute la mesure du 
» possible, se limiter aux poussières de moins de 20 
~microns; le procédé devrait avoir, en outre, un 
» rendement élevé pour les particules de moins de 
» 5 microns. » (A. Winslanley - Royaume Uni). 

Les extracteurs de divers types, tels que : ven
tilat<-urs, pompes à vide. éjecteurs à air comprimé, 
sont utilisés avec suffisammrnt d'efficacité; pour la 
précipitation même des poussières, les cyclones, les 
sacs filtrants ou parois filtrantes en fibres. les toiles 
filtrantes sèches ou humides, les précipitateurs élec
trostatiques donnent satisfaction à condition d'être 
bien installés, bien entretenus et nettoyés régulière
ment. 

Des ensembles complets de précipitation et de fil
tration sont en général conçus pour chaque travail 
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e t chaque source d e pouss ières, mais il sc peul q ue 
['on installe d a ns la mine une grosse batlcrie cen
trale reliée pa r tu yauteries e t flexibles a ux dive rs 
points d e d égagement d e poussières, comme o n le 
fa it couramment pour les culbuteurs. trémies. c ri
b les. é lévateurs, .. . dans un a telie r de préparalion 
des minerais ou de charbon. 

L es filtres m écaniques : cyclones. filtres à laby
rinthe. boîtes à c hicane. sont peu efficaces v is-à-vis 
d es particules infé rieures à 5 microns ; le préci pit a
teur é lectrostatique ne peut être envisagé pour 1<: 
d époussiérage d 'une a tmosphère ch a rgée de p a rti 
cu les combuslibles ni dans u ne min e de hou ille où 
la présence d e qri sou est toujours à craindre. C'es t 
pourquoi toute l'a tten tion d es expérimentateurs s 'es t 
portée sur la réalisa tion d e batteries d e filtra tion à 
ti ssus filtrants. 

D ans le rapport ~~: Union S ud-Africaine 3 » . M. 
D.G. Bead le signa le que, parmi les nombreuses m a
tières filt ran tes éprouvées dans les mines d'or du 
vVitwaters ra nd, se trouvent l'ouate, le coke . la toi le 
à sacs, les éponges, le velours, le velours d e colon , 
le velours à côtes, le feutre. le tobralco. les rognures 
d e m é ta l. la la ine de verre, la vermiculite e l mêm e le 
fi~ tre illis m éta llique. Aujourd'hui , cependant. on 
na re tenu pour l'usa ge géné ra l que tro is types d e 
filtres. à savoir les filtres d e flanelle. l es filtres à 
sciure de bois e t les précipila teurs é lcclros la liqucs. 

Dan s les mines d'or de l'Afrique du Sud. la fl a
nelle es t la matière la plus u tilisée; e lle es t ~éné
ra lcmenL· préparée en lo ngs sacs cylindriques hori 
zonta ux (6 rn d e longu eur sur 450 mm d e d ia m ètre 

so n t l<'s dimen sion~ lt·s p lus couran tes) . On u t ilise 
plus ie urs sacs di s posés en parall èle lorsqu' u n grand 
volume d'air do it ê lre filtré. D<'s écra ns de fla ne lle 
ont é té employés. ma is on ren contre certa ines diffi 
cultés pour réaliser la f<'rmelurc hermétiq ue des 
côtés; ces difficultés ne sont pas toutefois insurmon
tables. 

On constate que l'dficacil é d e la filtrat ion dé
pe nd pour une lar~e pa ri d e I'é lal de propreté d e 
la m a tiè re filt rante . Une fl an<'llc n f'uvc ou pa rfaile
rne nl propre suprrime 50 % d es poussières a u 
moins ; elle es t m oins cfficnce pour les parlicules de 
pe lilcs dim ensions que pour l<'s plus gra ndes . C c
pendant. à m esure q ue le fillrc cnplc d es pouss ières . 
son e fficacité augm ente rap id em<' r11- c l dépasse ~éné
ralement 90 % après quelques heurC's ou quelq ues 
jours. selon la conccnl ral io n des poussières dans 
l' a ir arrivant au fih rc. Plu s lard. son efficaci té peut 
a ll e indrc 99 % c l da,·anlage cl l'on ne p <'ut dé lec
te r p ra tique ment a u cu ne poussière dan s l' a ir filtré. 

Cell e augmen lal io n d <' l'c· ffi cacité du filt re s'ac
compagne nn lurellc mcn l d'un e a u gmcnla lion de la 
résis tance à l'écou lemen l cl<' l'air. A la \ ' itessc ha
b ituelle d 'écoulc m cn l d'air d e 6 à 9 rn/ min à lran• rs 
la matiè re fillran lc . la rés is lancf' d'un fillre de fla
n c·lle parfa il e mc nl prop~c· c·sl df' l'o:·dn• de• 6 mm 
d'eau; cell e• rés islann· s 'é li-v<" à 50 mm d 'C'au ou 
dava nlaÇ!c lorsqu<' la fl nn<' ll c- <'S I c•nc ra,;sé<' <'t l a 
l imit e c sl a ll c inl e lorsqu<· ln rés islnnn• c·sl s i é levé<' 
que le vcnl ilaiPur 1w [Wu l plu s h ir<' passe r un volu 
mC' d 'a ir suffisanl à l ravns 1,. fi ltn• . 

§ 2. PULVERISATEURS 

« L'eau projetée e n brouillard sw· des poussières 
[ines deurait , autant que possible, ê tre d irigée contre 
une surface te lle qu'un e paroi. ou une toi le cl'aérage 
a[in de tirer· parti cle l'effe t d 'impact des poussiè-res 
et de l'eau; des dispositions appropriées rTeuroien t 
ê tre prises en uue cl'éuacuer les boues produ ites ». 

D e nombreux cas d'a pp) ica lio n d e pulvérisa teurs 
on t é lé cités dan s les parag- ra p hes précéd ents rela 
tifs à la suppress ion de, pouss ières aux po int s m ê
m es d e leur formalion . soil qu'on a it l'i xé lf' s pu l
vérisa lf' urs s u r le-s hnvf'u S<'S. lc·s a h a ll c- u >c•s m écani · 
ques. les m a rteaux-p iqueurs. les chargeu ses c l t rans
porteurs. so it q u 'on les a il u tili sés pour supprimer 
l<'s pouss iè r<'s de lir ou pour empêche r l<'s pouss i&rrs 
déposées de pass<'r e n s uspension d a n s l'n ir. 

A vra i d irP. il n'<'xi sl f' pas d e sépara i ion b if'n n f' ll <' 
C'nlre les d ive rs domainPs d'ul ili sa li on des pu lvér i
sa teurs. 1\:ous nous C'Horc<'fons néan m oin s de fa ire 
abslraclion dans ce chapitre d e la source d e fo r
malion e t du soulè>veme n t des poussii-r<'s C' n s us pen
sion. 

Les pulvc'risa lc•urs son l des apparPils s implf's. dC's 
1 inPs à projc>IPr 1'1 à di ~ twrsPr d ans l'air d Ps ~oull <'
lc•ll c·s d'ca u fJili . c•n dc· ~sous d' une' , ·c·rla in c• dinwn 
sion. form<'nl un b roui llard. 1 'c·a 11. aninu'c· d 'u n 
111011\f' lllf ' lli J .. ·· li,oïcG I 011 , i111pl•·no• ·111 clt· ro l;dio 11 , 
~ uhil dt• hru~'fU P~ \ 'ilrialions cf,. \'il e·"'' d ',;< ocd t•m Pn l 
011 cft ·~ 1 ha n!!t·mc• nl ~ rfp din·c lion JWrc ul c· 111 11• (lilTOi 

mélalliq uc ou encor<' n ·nc-on lrc un jet opposé. T ou s 
ces a rli fices sont m is en œ unc dn n~ le b u l d e' d ivi
S<'T fin<'rn f'n l le i<·l d C' liquide. L 'ndjon c-lion d e l'a ir 
comprimé. don n a nl naissance· a ux pu lvé risalcurs 
lype mix lc. csl un moyen su p plé nwnl a irc destiné à 
a u grnenl <'r ce lle div is io n. 

11
L cs m odèles d e pulvérisa l<' u rs sont d es plus va riés. 

a_ a_nt du lypc pulvérisalcur s impl<' d e q uelques ccn 
~~f~c lres d e l_onyucu r au ly pc• « cnnon à bro ui lla rd )> 
~ -~- 2) . dcc~1t r: ar ~- H ubcrl d a ns Il' ra p port 
~.r:tncc 10 . L ln slli ul d H ygi(•n c d e s Min es a é lu
e le quelq~cs mod&les q ui lui o nl é lé présC'nl és ( ra p
porl Belg iq ue 6 ). Cc·ll c- él ud <' n porlé sur l<'s d ébits 

1 ig. 2 

1 J ·. u tn··~· t l' o~it 

2 \tiÏ\t'f' ,,·,.·Ill 

1 

]~ 
SOOmm 

fJH ivt'·ti ... d ,· tu , lu hpt · · t',tnt 111 

Ï 1 f1lt· tlt· pr11 t1 •1 IÎo ll 

1 ltdrli,,t' tlf 

-
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d'1·au ('[ d'air en fonclion des pression s d'eau ct 
d'air. l'an!!lc du faisceau. la porléc du jel ct la 
nat ure du -noyau. Sur la basl' de critères admis pa r 
la « Ccnl raa l Proefstalion » des « laalsm ijncn in 
Limburg :. ( H ollande), les résuhals pralique~ de 
celle é lude sc traduisen t par ln d élcrminalion dune 
plus o u moins bonne apt itude à nrroser les fron ts 
d e la illc·s ou d e bouvea ux. à h umcclcr le chnrbon 
a ux points d e chargemen t ou à a ballrc les poussières 

de lir. 
P our l\ 1. R. Kahlcyss (All cmal!nc). les puh-é risa

lcurs à enu scu lf' convi en nent. non seulem ent pour 
la p récipitat ion d es poussières déposées sur l_es 
parois des !!alerics cl ['hum idi ficu l ion d es prodwls 
n ba llus ava nt << le ur chargement c t leur passage 
:& a u b roveur. m a is auss i pou r l'abalage des pous
>' sii•rps ~ l ériles conten ues d a ns l'a ir ou d nns les 
lt fumées du lir ct des poussiè res de roche ou de 
,. c harb on q ui se d égagen t n ux _Po_inls de l~ansfcrl 
» des e ngins de lransporl. L orsq u il m~ porl c cl assurer 
» un arrosage aussi parfait que poss1ble . . par exem-

1 1 ·- r s'ag il d e mouill er les prodwls aballus. 
» p <' orsqu r l l 

eloi! ulilisc r des pulvérisaleurs c onl a consom-» o n ( . 
» mnl ion en eau esl rcfnl ivcmenl impo rtante en vi-
» ron 50 lilres par min u te) . c;:c_ débi t é lal_ll obt enu 

. en d e tJ ius icurs pu lvcnsal curs . C csl le cas » ,,u moy . . 
1 

.
1 » de lous IPs appareils à pro j<'cl lon en c,·cn a 1 _o u 

f · ·c ~ u 1\ux tJoi nl s d e lran sfcrt des engm s » e n HIS l'u · · · d 1 » d e l rans porl 1'1 aux poi n ts d f' cft~rgpmcnl cc ~al_--
» bon. il fa u[ s 'd forc<'l' dc prodUI T(' aVCC Je• mi n i-

d 'eaU un rideau fin mais snré. mouillant. 
» mum [ . ' . f· 
» cl aball an t rapiclcm cn l cs pouss1crcs Ires m es. 
» Des p ulvéri sateu rs coniques ayant ~ne ~u\'erl~re 

1 • 1 ~ r·111n ct· con sommanl d e 3 a 7 l tlres/ rnm. 
» CC2 a <-:J cl 1 • 

1 d ; d (· bons résultais ans cc cas. _a m eme » o n onn c _ d' _ l 
·~p 11 [ iquc à la forma l10n un n ccau ,. rema rq ue s u . cl . . _ . cl 

cl . cl 1s les zones où 1 on oll prcc q1iler -cs » cau a r A 

» pouss ières s léril cs. » _ . _ 
« O uant aux puh-éri aleurs llllxl cs. ds conv1cn-

» ncnl loul spécia lemenl pour _produi re un fi_~ ridea_u 

cl. · 1 d 'h ~ 11 d e si iné i1 m oud iPr les pouss1e rc•s Ires » a 1r c \._U 0 

» fines df' roches. Toulcfo is. on tw pa1Yie n_L, Soll\·enl 
· c'cir1 ilc r complèlcnwnl les pousSit•res avec 

» pas a p r d' d' . 
nl . ., ·1[s 1 a consommal ion cau cl a1 r 

» ces a pp. ' · - . . . . ]· 
· lon qtt' il s a"i t d e puh-rnsnlc urs 1so cs ou 

» varH'. S<' " 1· / 
cl . . d e pulvérisnlcurs cnlre 4 cl 10 li res )) c (:! l OUP<'~ 

. 1 1 ~ cl " 111 "/m in rc~perlivcme nl. » » 1111 n (' · J J • • d 
C d l les a vis <onl pariage~ a u SUJ<'I u re n -

e p<'n an . · . cl l . . 
deme n t des pulvérisateurs m 1xlcs el cs pu vensa · 

· . shule :Lvll\ L 1'- lat la. K n ullcl el P ichl 
l cu rs a ed u ' . 1 1 ff· . . cl 
(p n ) acon n aissc-n l a 10 1111 <' e 1cacilc <'S 

i\VS- I"J() S f '- c o J 
1 ' · · . 1 rr·s m i xie< en cas de flucl ual10ns cc pres-pu vcnsa Cl · · . . j' . 

· cl Jh c ircui t cl cau. mais <'SI Im enl q ue a1r 
s10n ans ' d 1. . . 

· • -1 ltne ~ource c romp 1cal10ns qw con· 
com pnmc <'~ • J 1. ·j 
lra ricn l le bon fo ncl ionnbeml'nl cc- ~Jplpadr<' l - d 

E B .[oique. on a 0 tenu en la1 e cs rcn e
ni le -upprcssion cl(' pomsi(·rcs d e 65 à ï5 % 

111 C'n s ce s . 1 
-d a rec pulvérisat eu rs snnp es. 

en
1
po1

1
s '. r Chappc·lon ohli<'nt d('s d fica -

: .11 .orra n1c•, - . cl l . 
- . cl _ o • 88% (lyndallonw lrC') avec l'>' pu vc-

n le" l ' Y" a <.. o1 cl 1 • . . . . .· lt•s ('( de 'jO ft ÜO / Il a\'CC' C'S (1ll ve-
TI Sillclll~ ~ llll j) · • ( ' 
. . · ·1 s d ans des empou~sH•rn !-!<'S cC' lOO a 

I'ISiii!' LII S llli X <'. ' :< l' •. 
1 l)o ll ,,ii·r<'s par m < a11. 

'200 ll lf.! ((' . . cl " ·1 ~~ 

N d c·1·à décrit les C'x prricltet•s e (v . ' · 
o us avon s c 1 1 

1
- J ·l· ( '\Ifemncrnc). qui n ohl<'nu ces rc•nce-

\.O rlsr 11' • " 

menis d e supp ression de plus d e 95 % (tyndallomè
lre) dans l' él imination d es poussières d e tir avec 
pulvérisateurs mixtes e l fil tres précédés de p u lvé ri
sateurs à eau. 

Un fadeur peu é tudié jusqu'à présent. et qui doit 
être prépondéra n t po ur l'obl cn l ion d 'une bonne effi
cacité. est le diamèl re d es goullciclles proje tées. Tvl. 
O ro ua rd ( France). rapporteur sur ce tte question . 
écrit : 

« En cc qui concerne l'étal de div ision, les indi
» ca l ions sc born ent trop sou\'c nt à : broui llard. 
» gou l tclcllcs. pet ites cl grosses goulles. Il semble 
» que le d iamètre des gou ll es soil a u contrai re une 
» caractérist ique csscnl icll c. mérita n t d 'être précisée. 
» La plupart des pulvérisateurs à eau pure donnent 
» des gout tes d 'un diamèl rc de l'ordre de 100 -

» 150ft. L es pulvéri sa teurs m ixlcs d onnen t d es gout
» les plus fines don t le d iamèlre diminue quand 
» on accroît la p ression de l'a ir. pa r exemple de 
» 3 à I OJ.I- pour 4 kg/cm~ et· de 2.5 à S~l pour 
» 5 kg/cm~ » . 

« Faut-il employer d es goulles grosses, moyennes, 
» petites ou un mélange hétérogèn e ? Les av is sont 
» partagés »-

Pour beaucoup d'experts. il semble que l'eff icacité 
d e la pulvé risa lion cs l accrue s i l'on a u gmente la 
v itesse relative du je l· d'cau pulvé risée par rapport 
a u coura n t d'air. en proje la nl donc l'eau en sens 
invers<' à I'écoulcmenl df' l'a ir. P ar contre, M. R. 
1\.orlsch il< es l d 'a,·i s qu'en d f'ssou s d'une certaine 
vi lesse d e l'air ( 15 m / min .. dan s une section in fé
rieure à s-ï m~) . l'e ffi caci té d 'un pulvérisateur est 
supérieure en le fa isan! d ébiter d a n s le sens du 
couran t d'ai r. 

En vue d 'accroilrc le rendement d e suppression 
des poussières d'un p ulvérisateur. certains o nt vou
lu ajoute r à l'eau un agent mouillant. mais :lVI. eu 
( AIIemagn t") a lrouvé que cel te adjonclion 
d'agent s mouillanls réduisa il l'efficacité d 'un t iers 
cl m êm<' d e m o il ié. 

P a ir ailleurs, nous lrouvons dans le rapport de 
l\ 1. A . \Vi nslanlcy ( Royau m e U ni ) : 

« Une série d 'essa is e ffeclu és à des stations de 
« chargement en vue d e com parer l'efficacité des 
» i<'l s de vapeur cl d'cau a m ont ré qu'on att e ignait 
» le même degré d e suppress ion d es pou ssières avec 
» une qua nlil é d'ea u beaucoup plus petite. sous 
» fo rme d e vapeu r. qu 'avec l'cau. D a ns l'un des 
» <'~sai s .. 8 gallons d 'eau à l' é tal d e vap<'ur pPrm i
» ren i cl obl <'ni r approximali\'cm cnt le m êm e d egré 
» d~ suppression des poussières que t 5 0 gall ons 
» d eau pukériséc·. La vap<'u r é lai t fourni e par un 
» pclil généraleur é iC'clr iquc alimenté e n cou ran t lri
» phasé à parl ir du rése~u de distribution principal 
» et consomm ant jusqu à 30 J,\i'J ». 

L'<'mploi d e pulvérisal curs cont ribu e donc a· l' 
d 1 

c as-
saini ssem ent es c 1anlicrs soulcrra ins. mais il . 1 
édden t que le développement d e la su ppre _e s 
[ .. 1. 1. cl ssron 

ces poussreres par eau ccpen du perfecl io 
cl l. . . .1. l _ , • nnc-

mf'~1l cds c
1
!spos rl l s ~ c•si.IIICS a pNmeltrf' unp appli-

ca l :on c Cilll artsSI p n•s C[ lt l' possi ble cie•· 
1 l cl 

~ sou rce·~ 
te proc u ction c poussi(•r<'s d d e préfércnc • 

1 .. . . <' avanl 
que <'S poussu~res ne so1cnl 1111scs en suspension. 
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§ 3. PRECIPITATEUR ELECTROSTATIQUE 

La précipitation des poussières en suspension 
da ns !"air a u moyen d e charges d'é lectricité statique 
est réalisée a ssez couramme nt d a ns des mines mé tal
liques de R hodésie du Nord, d'Afrique du Sud et 
du Canada. 

Ce type de d époussiéreur, quoique très efficace, 
n e présente guère d'intérêt pour nous pa rce qu'i l ne 
peut être utili sé en présence d e grisou et de poussiè
res inflammables par suite du risque de décha rge 
toujours poss ible ( eHet d e couronne lorsque les 
poussières déposées sur les p laques atteignent une 
épaisseur trop importante avant ne ttoyage). 

D es enquêtes très dé taillées ont été m enées sur le 
comportement d e ces fi ltres da ns les mines d 'or du 
Witwa tersrand pour la fi ltra tion des pouss ières 
minéra les composées principalement de silice. L es 
résultats de ces expériences sont donnés par .îVl. 
O. G. Bea d le. da ns le rapport U nion Sud-Afri
caine 3 : 

- D a ns une installation dont le rendeme nt de 
suppression es t de 99 %. pour une vitesse d'air d e 
30 rn/ min. , !"e ffi cacité est ra men ée à 90 % s i la 
vitesse passe à 152 rn/ min. et à 75 % pour 244 
rn/ min. 

- L e pouvoir d'arrêt est de 100 % pour les par
ti cules supérieures à 5!-l. mais dé croît avec la dimi
nution du cali bre d es poussières. P a r contre. le pou
voir fi ltra nt s'accroît avec l'augmentation d e la con-

centra tion en poussières. C'es t ainsi que l'effica
c ité de 85 % attein te dans une série d'expériences 
pour une concentration d e 100 à 200 porticules/ 
erna passe à 88 % pour 1 .000 particules/cm3 et at
te int 95 % pour 5.000 port icules/cm=1• 

- Après nettoyage d es p loq ues du filt re. le pou
voir d 'a rrêt n'est p lu s très é levé. Si !"humidité de 
l'a ir traverson t le filtre est supérieu re à 80 %. l'e f
fica cité augmen te à mesu re que les poussières sr 
déposent; au cours d'essais de ce genre. un rende
ment- de 72 % avec plaq ues propres s 'es t é levé à 
88 % a près 50 heu res. à 93 % après 100 heures, à 
95 % a près 200 heures. Mais si l'humid ité de !"ai r 
es t de l'ordre d e 40 %. l'efficaci té obtenue avec pla
ques propres - par exe mple 83 % - d iminue avec 
fe temps ( 78 % après 50 h eures. 71 % a près 100 

he ures). 
D e p lus. les chut es d e t(• ns ion qui sont fréquentes 

nu fond. quand de grosses machin es son t b ra nc hées 
su r un même câb le. influence nt fortement le rend e
me nt de précipita tion. 

L es précipila leurs élect rostat iques p résen te nt un 
a vantage incontestable. e n ce sen s qu'ils n'offrent 
pratiquement ja mais d e résis tance à l'écouleme nt 
de l'air. L'expérie nce du vVitwa te rsrand montre que. 
s i un filt re est appelé à d evoir fonct ionner 24 heures 
pa r jour. il es t plus économique d'avoir recours au 
préci pit'a teur é lectrosta tique. 

§ 4. ECRANS DEFLECTEURS 

Les écrans défl ecteurs sont peu utilisés dans les 
min es d e c harbon pour é liminer les poussiè res e n 
suspens ion dans !"air. 

Dans le ra pport de M. J. Crawford (Canada), 
nous t rouvons que. dans les mines de l'A lberta. 
des écrans en toile ou a utres matériaux résistan t 
au feu sont parfois employés pour dévier l'ai r vers 
un je t de fines goutte let tes produit par un pulvé
risa teur ou un canon à broui lla rd. 

r;~ ) - f"i flrr· f-1 ( llll ctflt• .. rit • ltJi J,. pour J,. ,,·., .• r. tlioll ,f •. ~,. flltli ~:- Îf · rt·~ 
•·n ' ll ' fW'Ih H,n (l.tn ' l'o~rr t• l <Lu,.. u n t!.t:t 

1 1 nin·•· <f,. J'.,, '\ \ ·,. j,"" ,1,. , "'"'' 
( lru,m, 1 'orli ~> cl,. !".tir 

-~ - - -- - - ·-· - -

I.e fi lt re à paroi~ Cfift. 3) d écri! par [\ 1. A. 
Winsta n ley peul. à la rigu eur. être con sid éré com
me une combinaison d 'écran s d éflect eu rs. 

« Ce type de filtrr agissa nt par impact ct captant 
» les poussières à la surface d'un tissu a é té mis au 
» point par la Divi ~ ion d r· Sécurit é ('[ d'Hygiène 
» du Minis tèr(' des Combust ibles et dr l'E nergie. 
, Il comprend des parois e n velours d e colon syn
» thétique (par exemple). a ltNnant avec d es chi
» canes d isposées de telle façon que l'a ir empoussiéré 
» vienne frupper le ti ssu ct s 'écoule le long de sa 
~ surface v ers lu périphéri r où il heurte la paroi 
» d e la caisse. c hange d e d irection et s 'écou le a lors 
» le long dr l'autre face du t issu. et a ins i d e su ite 
» pour une série de parois d<' ti ssu e t de chicanes. 
» JI ne règn e qu'une d iffére nC(' d e press ion peu é le
» vér e n tre les d e ux faces d(' c haque pa roi de tissu 
» f'l la résis ta n ce a loba le e st fa ihlc éta nt donné que 
» l'a ir nf' do it pas trnverser le t issu. comme c't'st le 
» eus dans l('s sacs filtrant s el lrs fi ltres f'n maté
» riaux fibreu x». 

Les fi ltrf's ~<' ce genre devraie nt s 'avérer u tiles 
dan s le. cas d ins ta lla tions d e d épouss ié rage sélf'c
tif où l aspira tion doit ê lrr fa ihlc. pour n f' rc• lenir 
que lf's pa rticulf's d r poussi<'n·s dr moins de 2o mi 
~ron ~; néa~mo i ns. l'dfPL d'aspira tion nC' Sf'mb[1• pa s 
<'Ir• · a fff'ct e pa r urw au::;rm f'n la li on sen sihlr d 1 
• . 1 f· f . 1 e a r('Slslancf' c u 1 Ire. comme c f'S l f' cas <~vee (ps 

sacs filt ran ts el au lrf's mod&lf's s imila irf's. 
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§ 5. VENTILATION 

c: t) Dans Ioules les mines el dans les ga leries en 
cours J e pe rceme nt, le dispositif cl'aéra ge d evrait 
être mis atL point par une personne qualifiée, afin 
d'assurer tule di lution el une évacuation efficaces 
des poussières en suspension dans l'air. . 

2) L'air foumi aux clrantiers d evra it être ausst 
pur que possible et la vitesse de l'air ne devrait , 
autant que possible , pers atteindre une valeur telle 
qu'elle puisse soulever d es poussières. 

-) Dans les galeries e n cours cle percement, le 
di:posi tif cie venlilcrtion u tilisé devrait ê~re. clwisi, 
ins ta llé el u tilisé de telle fa çon et la ventrlatron de
vrait avoir un e puisscm ce telle que l'air des lieu.\: d e 
travail n e soit pas pollué par les poussières. » 

Les problèmf's posés par la vent ila tion en .lia ison 

l. ' [' . t' n d es poussières en su spens iOn ont avec e tmtna 10 
é té abordés con join tenH'nl avec l_' ~ tude ~es ~oyed s 
d t. , 5 à crnJJêchc r les pouss•eres deposees e 

es rne c 1 · · ) 
d l'ar' r Dans les ga c ries prtncrpa es 

passe r ans • · < , ) ' • d 
d'aérage eL les chan tiers d abatage. d e. avrs e lous, 
le seu l remède con s is te à l im iter la vli esse du cou-

d . · A cet effe t on propose no ta mme nt de 
rant a 1r. · JI d 
n e pas d épasse r 1.5 rn/ sec. : les .A eman s p~n -
sent que la vitesse optimum dcvra d rester compn se 

entre o .So ct 1.20 m/sec. 1 . 
Mais c'es t surtout da ns !<' crcuseme~t des ga cn es 

l. ' t d d )' aéra oc a été poussee dans celt e 
que c u (' e c < "' b h d . 

. ·( su ff·1t pas d'élimine r le ouc on e liT, VOle , car 1 n (' 
. l 1.1 t'on do it ê tre bonne en perma nence. ma•s a ven • a • .. 

Le matériel utili sé ( ve~tila t eurs . . camus. JOtnls) 
. d pays et n entre en [, gne de compte 

vane <' pays en • · d 
. l 'on s 'a t tarde à l'aspect économiq ue u pro-

que s• · . [· t ) 
b i

. . ·,nt éresse <'n prem1er 1eu es e eme; cc qu• nous . 
p rincipe de fn ventila tion secon~a_' re. . . . 

D b . a pports ont tra ll c le SUJCI. Faut-tl e nom re ux r , . . . 1 
' f ' 1 f u lemenl s imple. l a sp•ra t•on s•mp e, pre e re r <' re o . cl f 

1 Canalisation avec 1 alternance e re ou-
uneseu c ' ' ]· . ) • 
1 l t d . StJiration d eu x ca na •sat •on s comp etes ('men (' a . 1 . 

l a l isa tion principa e a sp1rant e an·c 
ou une scu (' ca n < ff i 7 

. tc c~r,alisa li on aux iliaire sou an te 
tres cour ' .. J J 

L f 1 t Simple à condition de p acer es e re ou emen · d' . 
fr. n ent près du front a lla que. ne llo•c 

ca na rs su •samr 1 J · · l 
b

. 1· d evonlure » de a ga cn e. mats po-
a ssez 1en a « < 

lue la galerie entière. L 'aspiration s imple ne pollue 
pas la galer ie. mais il existe une zone morte d es 
front s pr('SQue jUSQU 'à Ja bouch e du Canar, OÙ 
les poussières ne se di luent que par dilution naturel
le. Les a lte rnances d'ospiration et de refoulement 
exigent un matériel so igné : joint s éta nches à la 
pression C't tout a u ss i éta nches en d épress ion. ven 
ti la teurs de construction spéciale ou by-pass encom
bra nt avec clape ts hermé tiques et· d eux ventilateurs 
su ffisant à e ux seu ls à assure r le débit d'air requis 
soit dans un sens. so it clans l'a utre. 

Les deux cana li sations complètes coûtent ch er el 
la issent p ra t iquement toute la galerie en arrière des 
fronts san s ven t ila tion . 

Le seul procédé que l'on s'accorde à considérer 
comme l e meilleur est la vent il a tion asp irante combi
n ée avec le brassage de l'air à front pa r une pe tite 
cana lisation soufflant e. 

Les communica tion s de 1 l. R ees (Afrique du 
S ud) . \ iV ins la nley (Roya um e U n i). B erger (Eta ts
U nis). Cavall azzi (Ita lie) . K ortsch ik (Allemagne) , 
Duserre. Expi lly et Fourestier (Fran ce) , en d écri
vent de nombreu_x cas d 'appli ca t ion. 

Il faut que l'a ir fra is d 'appoint soit puisé à l'en
droit où le bouchon n 'a pas le temps de s 'étendre 
a près la volée. soit· e nviron 6o m d'après les expé
riences fran çaises. Tout le monde est d'accord pour 
admettre que le d ébi t d e brassage do it être inférieur 
a u débit aspiré d a n s la can a lisation principa le. ma is 
il importe que l'air soit soufflé tout contre le fron t 
car, en p lu s du manq ue d 'efficaci té, un canar qui 
soufflera it dan s le dos des ouvriers sera it incommo
d e. L e vcnt ubP fixé a u plafond d e la galerie, que 
l'on ramène C'n arrière juste avant l a Yolée. semble 
convenir parfait emen t. 

Nous nous d evons d 'a jouter que cett e méthode. 
peut -êt re très recomm a nda ble en géné ra l. a mènerait 
à front , cla ns les m ines profondes. de l'a ir à tempé
rature trop é levée et pcut·-ê t re avec un d egré hygro
métrique excessif. De plu s. des dé rogations de 
vraient ê tre a ccordées par le Service des lYlines d a n s 
certains pays. et no ta mm ent là oll les règlements 
sont tr&s s tricts e n ma tière de venti la tion secondaire. 
d a n s les travaux cl assés e n troisième catégorie. 

CHAPITRE VI. 

POINT 6. 

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE 

CONSTRUCTION ET UTILISATION DES APPAREILS RESPIRATOIRES 

LES MASQUES FILTRANTS 

l levrail porte r· cles appctreils cle 
f ) L e p ersonne c . 1 

« . 1 . . clor• s (es con cen lra l rons c an -. prro o11 e · l 
prolecl •on 

1
res. ·p,.es q ui n 'a uraient plL être é i-

. u ses c e pousst . 1 
gere [ l h•vrnil. cwoir re('ll une m s nrc -

. , . e personne c . , . l . ·l 
rnrn el's ' bl 1 . l emploi c e ces appQI er s. 
l ion conueno e qu.nn a. 

L 
. . 1 de protertion respiratoire cle-

2) es cr ppnr e r s 

v raien l ê tre cl'un mocli•le essayé e t crg •·éé pa1• un 
orgcrnisme compétent. 

')) L es appareils d e protect ion, respiratoire à {iltre 
cfetli'Oie nf posséde r lill (JOllPOir a arrê t é levé po ur lr>s 
pClrl ic11les cle moins rie 5 micron s cle diam ètre QI 
présC'nler loujow·s une fcrib le résislcrn c(> ô la respi 
rn lion . 
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4) Lorsqu'on utilise des appareils de protection 
respiratoire à adduction d'air, cet air ne devrait pas 
être nuisible à la santé. 

5) Les appareils de protection respiratoire de
vraient être régulièrement nettoyés et examinés à des 
intervalles appropriés. 

6) Dans les exploitations de mines et de carriè
res et les chantiers de galeries utilisant un nombre 
important d'appareils de protection respiratoire, des 
personnes qualifiées convenablement instruites de
vraient être spécialement chargées de maintenir ces 
appareils en bon état; ce travail devrait être effectué 
dans un local approprié, équipé des installations 
nécessaires pour nettoyer les appareils respiratoires 
et véri{ier le bon état de leur fonctionnement ». 

Les appareils respiratoires ne peuvent être utiles 
que lorsqu'ils sont employés conjointement aux mé
thodes de suppression des poussières. 

En règle générale, il est indispensable, en pre
mier lieu, de prévenir la formation des poussières 
ou de supprimer les poussières par des méthodes 
reconnues. 

Dans ces conditions, les appareils respiratoires 
peuvent être utiles lorsque des personnes sont appe
lées à rester pendant de courtes périodes dans les 
atmosphères moins saines et là où l'effort physique 
requis est peu important. Les AIIemands ajoutent 
que les appareils respiratoires ne conviennent pas 
pour les atmosphères humides et chaudes. 

Parmi les conditions auxquelles doivent satisfaire 
les masques filtrants anti-poussières utilisés dans les 
mines allemandes, M. Hohendal (5) cite : 

un faible poids ( < 250 g) 
un champ visuel bien dégagé 
un dispositif d'attache confortable 
la facilité de nettoyage 
et un faible espace mort à l'intérieur du masque. 

La condition essentielle est un pouvoir d'arrêt 
élevé, associé à une résistance à la respiration aussi 
/aible que possible. 

Pour être complet. il conviendrait de mentionner 
que les masques anli-poussières actuellement sur 
1<> marché existent en différentes grandeurs. s' adap
tant aux différentes formes de visage. 

Les masques anli-poussif-rf's utilisés dans les mi
nPs allemand<>s doivent être agréés par les autorités 
minières. L' a(!réat ion n'est accordéC' qu'à la suite 
d'épreuvc•s effectuées par l'Institut de Recherches sur 
la SilicosP. Cet· Institut a mis au poinl. sur la base 
de son expérience. une installation pour essai des 
masques anti-poussières. 

En Belgiqut>. les masques doivent être égale
mPnl agréés avant de pouvoir être utilisés. Nous pos
sédons depuis longtemps une installation pour es
sais des masques à l'Institut National des Mines. 
Une nouv(•lle installation vien( d'être équipée der
nirrf'ment à I'Tnstiluf d'Hvgif>nf' dPs Mines. pour 
détt>rminf'r le pouvoir rte>. rétention d'un masqu<' 
('n nomhrf' dt· pruticules ou Pn poids dP poussi~res 
inf~ric>urc·s à '5 microns. c·n !<'nant compte des phé
nomi•JH·~ phvsiologiqw·s proprt>s à la respiration. 

( ~) Dt· I"A-;~ro(iall<lll mutudlc: rrofe~~lUilndlc d'as~urantc 
'"fltrc Je, accidc-nh rlano; l'industrie minière de Bochum. 

grâce à l'emploi d'un poumon artificiel de fréquence 
et d'amplitude respiratoires variables. 

Les normes pour I'agréation des masques varient 
d'un pays à l'autre. 

En pratique, un masque anti-poussières doit être 
nettoyé et contrôlé régulièrement afin d'assurer un 
fonctionnement impeccable; à cet égard, il est in
dispensable qu'un travailleur n'utilise que son pro
pre masque. Aussi est-il nécessaire d'inscrire sur la 
boîte le matricule du mineur. 

Les masques devraient être distribués avant cha
que poste et remis à la fin du poste à la place qui 
leur est réservée. Des personnes convenablement 
formées et consciencieuses devraient avoir la respon
sabilité de l'entretien des masques. Elles devraient 
disposer, à cet effet. d'un atelier comprenant les 
installations. les outils, et les pièces détachées né
cessaires, ainsi que d'un emplacement approprié 
pour 1' entreposage des masques. 

L'entretien des masques an ti-poussières comprend 
le nettoyage et la désinfection du corps du masque, 
ainsi que le nettoyage et l'essai des soupapes et des 
filtres. La figure 4 tirée du rapport de M. R. 
Hohendahl. qui n'a pas besoin d'être commenté~. 
représente le schéma d'une installation destinée au 
nettoyage et à l'entretien de masques anti-pous
siè>res, en Aliemagne. 

8 

Fig. 4. - Schéma d'une instullation pour le ndtoya!l'e d l'('nlr('licn 

clr•s masques anli·poussièrl's. 

n. Filtre pour grosses poussièrC"s. 

h. Filtre pour poussièrC"s fines. 

c Boite du mnsquC". 

(.1. Nelloyuge du filtre. 

e. Nettoyage à la brosse (seC'). 

f. NcttoynRc humid(' du corps du mnsqu(', 

[!. Am10ÎTI' de désinfection. 

l1. MesurP d... la résislanœ à ln rl"spirution. 

Des appareils ont été mis au point par Drag 
Rehman el l'Institut de Recherches sur la Sil;co('~:: 
pour le n~tloyagf> des filtres et la détermination du 
pouvoir d arr~t el dP la résistance à la rt>spiration 
des masques. l JnP installation analonw· ""''t 1 ( 
1 

'
. l l ,.; '"' ac ue -t·nwnt à élue«' c u·z Aw·r. 

~nfin~ toutes fc,_s opérations d(• nf>ltoyuge de
vrarent el re effectuees en dépn•ssion afin que le per-

- -
\ 
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sonnel qui y est affecté ne soit pas exposé au:\: 

poussières. . . . 
Mais le rendement d un masque filtrant anh-

poussières ne sera cependant optimum que s.i 1~ 
mineur lui-même est convenablement renseigne 

uant à son utilisation correcte et s'il est convain
~u que ce masque assure une protection efficace con-
1re les poussières. 

Pour lVI. Hohendahl de l'Administration régiona
le de Bochum, l'utilisation des masques reste encore 
problématique, même avec la meilleure volonté du 
monde. malgré la perfection atteinte aujourd'hui par 
les masques modernes. 

N'oublions pas que l'objectif final est d'organi
ser l'ensemble des opérations du fond de telle 
manière que les risques de pneumoconiose disparais
sent complètement. 

CHAPITRE VIl. 

POINT 7. 

INSPECTION ET ENTRETIEN DES DiSPOSITIFS 
ET INSTALLATIONS DE PREVENTION ET DE SUPPRESSION DES POUSSiERES 

« 1) Tous les dispositifs de prévention, et .de s?p
. n des poussières devraient /aire l O~Jet d un 

pressto cl , , ·f· ·zs sont Al 'e' estiné a ven ter qu t contra e appropn b , 
t t U tilisés et maintenus en on etat. correc emen f' , , d ) Le ntrôle devrait être con te a es person-

2 l·fc~, de'signées à cet effet par la direction nes qua 1 lees 
de l'entreprise >. 

T t 1 mesures que l'on prend pour lutter 
ou es es .. 1·· t 

1 l·e' r.f's doivent être regu 1eremen sur-
contre es pouss " ff· ·fi, . l' .. ;"ut qu'elles soient e 1caces. ve1 et-s sr on ..-ç 

M. Morhenn ( 6) estime que l'inspection ne doit 
pas être limitée au contrôle de l'équipement de sup
pression des poussières, mais doit aussi comprendre 
la vérification de la manière d'utiliser cet équipe
ment en vue d'obtenir la plus grande efficacité pos
sible. 

Des inspecteurs devraient être instruits en ce qui 
concerne l'emploi correct de cet équipement et de
vraient être familiarisés avec les principes fonda
mentaux de la suppression des p~ussières. 

CHAPITRE VIII. 

POINT 8. 

INSTRUCTION ET FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL 

) L bilité de la prévention et de la 
« i a responsa d . . b , l 

. d poussières evrait mcom er a a 
suppresswJn l'es l rise et les travailleurs devraient 
direction e en rep ' 

orter leur entier concours. • 
Y app J 's dans les centres d appren-

2) Les courl on:f:sionnelles et techniques inté
tissage, les éco es ~., er une place convenable à un 

, d raient reserv l d ressees ev les poussières, eurs angers, 
· nement sur 

ensetg , t' et leur suppression. 
l preven ton 
eur f'l éthodiques devraient être accom-

) Des e Jorts m . d f ·-
l .3 la direction des entrepnses en lvued e îat ~n 

p IS par ·ZC et le personne e ma rtse 
li ariser les traval t eur_s ons pour lesquelles il est in
intéressés aved~ es ratsla protection de la santé de 
J bl assurer , t , ispensa e sées aux risques presen es 

l rsonnes expo · 
toutes es pe . , t de les instruire en ce qut con-
par les poussteres, e ete des mesures prises dans 

l' l'cation corre l . cerne app t l , ntion et de a suppresswn 
le domaine de a preve 
cles poussières. » . 

d 
, t'on et de suppressiOn e preven • 

Des cours . t "'tre organisés pour tous . , devraien e , 
des poussJeres · l estion doit interesser. 
1 . , · rs que a qu é les 
es mgenieU d formation moins avanc s . que 

Des cours .e d nature pratique. devraient être 
précédents. mais e 

organisés pour le reste du personnel de surveillance, 
chefs porions, surveillants de chantiers, surveillant 
de travaux préparatoires et surveillants des trans
ports. 

Des conférences sur la lutte contre les poussières 
devraient être faites par des instructeurs qualifiés 
aux autres ouvriers employés dans la mine. 

Ces conférences devraient être accompagnées si 
possible de films et de projections en vue de fami
liariser les hommes à remploi des appareils de lutte 
contre les poussières. 

Un docteur en médecine expérimenté en matière 
de pneumoconiose devrait montrer, au moyen de 
projections, les effets des poussières sur les pou
mons et devrait donner en langage simple des indi
cations permettant de faire comprendre l'utilité 
réelle que présentent les mesures de suppression 
des poussières, ainsi que la nécessité d'une coopé
ration entre le personnel et la direction de la mine 
dans le domaine de la prévention des pneumoco
nioses. 

En Allemagne, M. Hohendahl signale que les 
organisations qui s'intéressent à la lutte contre les 

(6) Directeur du Bureau divisionnaire des mines de Bonn. 
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poussières sont l'A ssociation mutuelle professionnel
le d 'assurance cont re les accidents dans J'industrie 
miniè re. les a utorités minières (Administration des 

lines) e t l'Administration a llemande des char
bonnages (Deutsch e Kohlenbergbau-L eilung). 

A tous les stades de la formation, que ce soit 
à l'école professionnelle des !VIines (écoles d 'appren
tis-mine urs), aux cours pour abatteurs, à J'école pré
paratoire d es mines ou à l'école des mines e lie
même (écoles des survei llan ts et porions), une place 
es t réservée dans fe programme d es études, à la lu lle 
contre les poussières. A insi avan t de commencer 
à travailler da ns fa mine. le jeu ne mineu r el fe fu tur 
surveilla n t sont fami liarisés avec cette question . 

Dans les classes pour porions et les classes supé
rie ures des écoles d es mines. d es cau series sont 
fa ites par des in génieurs de l'A ssociation mutuelle 
professionnelle. D e ce tte manière. les fu tu rs tech
niciens e t techn iciens supérieurs des mines complè
tent leu r formation par une revue généra le de l'état 
actue l des mé thodes de suppression des poussières. 

Dans les mines, les agen ts p réposés à la sécurité 
sont responsables de toutes les quest ions d e sécurité 
min ière et, pa r conséqu ent, aussi de la lu lle contre 
les pou ssières. Ces agents de fa sécurité sont d 'or
dinaire des porions de q uartier expérimentés ou des 
t'mployés d 'un ra n g é levé. 

in genteurs des mines c l d 'a ncien s pori ons cl cm
ployés supérieurs des mines. survei lle l'appli cat ion 
des mesures de suppression d es poussières. If p ro
cède à des mesu res d 'cm poussiérage ct con sei Ile la 
d irect ion d e la mine quan t aux m esures à prendre 
pour fuller contre les poussières. 

L'office divisionnaire d es m in es de Dortmun d, 
qui est J'autorité minière compétente pour le bassin 
de la R uh r, a organisé ses offices de d is trict- sur des 
bases simila ires. 

Parm i le matériel impri mé m is à la disposition des 
charbonnages fi guren t des l.irés à part de la revue 
de l'Associa tion ( « Der Kompass ) ), qui publie 
régul ièrement des informations sur les expérie nces 
fa it es en mat ière de suppression des poussières et 
sur les méthodes les plus récentes de prévention de 
la silicose. D es affic hes illus tra n t d ivers aspects de 
la protection con tre les poussières son t mises à la 
disposition des c harbonnages pour des fins d e for
ma ti on (fig. s). O n possède éga lemen t un film sono
rc éducati f in titulé « L a s il icose » ct produit par 
l'Associat ion. 

En Belgique. nous possédons égalemen t un fi lm 
inti tu lé « Combat avcc l'ombre ) , to urné par le !VIi
nistère du Trava il ct- d e la P révoyan ce Sociale e n 
coll abora tion avec f'l ns lilut d'Hygièn e des Mines, 
e! capab le d'ins truire nos m ineurs. 

DENI( AN DEIN AlTER 
Gesumiheit durch Ktugheit 

DENI< AN DEIN AlTI~ 
Gesundheft durch Ktughe1t 

DENI< Ait DEIN ALTER 
(jesundhelt du rch Ktughe1t 

Fi f.,!: . ; ;,, - Voil it Cl li iii H Pn t l,.s poli' 

o.;, jl·rr-s d <· lont!!(' .;uni rf'rHfw ·s-: inofff'n· 

"' Î\'f'.;:, 

(.' ig. j (,. - A t lt•fltl s Hpri·s le t ir. 

l .a i:o- ... f' d 'olwrcl I f· ~ fu uu}t·s se tlisprrscr ! 
F ig. 5c. - ()".,horJ ""'"'"' - r·l.nrgN 
t'IIStt i l t"' ! 

1 .P < sor iélt;s qui exploiiPnl un certa in nombre d <' 
fossPs possr'>dcnl <'n gé ném l un d irPc l<' ur d P séruril {· 
qui t'SI a ll nché à la direction Pl qui est. so it un 
ingénie ur d<'s mines. soi t un rof1(1ionnnirC' supériC'ur. 

A dcs intervalles de s ix mois. f'A ssorinlion orga
ni s<' des séa nc<'s d<' discuss ion pour lC's préposés à 
la sécuril é . A des inl<"rva lfes plus rapprochés, les 
dirccll'urs J,. la sécurilé. qui formf'n l un cercle moins 
nomhrC' ux. sr• réunissenl a vec les f'xper ls dt' I 'A~so 
' ialion el discul C'nl ave< cux dt·s quesliow d' inté 
rêt r<;gional. 

1 ra utrr · part . l' Adminis tra i ion régiona l(' d~> la 
Huhr d r· I'As,ot ia l ion po~s('dP un servi re• lr·clmiqw' 
qui ,·,H r IIJH· rlr·s <Jspr·r 1 ~ lt·r l111iqw ·~ clr· la prolt•t·lion 
I'Onl rr · f,. , P<Hts-;ic· n•, . ( 'p sN vi<t•. qui cornprC'nd dC' s 

Au Royaume U ni. H ud so n. c l 'vVarner, ch argés 
d<'s probl è-mcs rc l ~ tifs à la suppression d es poussiè
rPs. in sistcnt sur 1 importan ce du service de con trôle 
~cir·n l ifiquc C'l lcchniq u<' qui . d isC'nl -ils. cons tit ue 
une parfi t> v ita le c l cssenlicllc de' la campagn e d e 
su pprcss ion des poussiè-res. 

lfs a jouten t : 
« L'in sta lla t ion de l'éq uipement d estiné a u dé

poussié ragE' dans lcs mi.nes de c harbon ne repré-
scnte cr u ' un aspcrl dc 1 tl d ' 1 1 
lt•s pott ss iè-res. 

a aquc er en r 1ée con tre 

P our a l l e ~ndre Ic mi'l ximum d'e fficaci té en mnti èrP 
rlr• s 11 pprc~s ' ?n dcs po~ssi ère s, ]C' meilf<' ur m oyen es t 
rlr· rr·roun r a un sys iPme pé riodique d 'éc ha n t illon
na(ic. dc surveilla n ce et d'in spection ». 

l -
1 

l 
1 
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Pour mener celle campagne, il es t nécessaire d e 
d isposer d'un personnel compéte nt formé ct éduqué 
pour remplir les act ivités su ivantes : 
1) int roduire les mesures d e suppression des pous

s ières dans les min es, en seigner la m a in-d'œuvre 
à les ut iliser a u maximum. à les surveiller ct à 
ve iller à leur en tretien: 

2) prélever les écha n tillon s dan s l'a ir ambiant en 
vue d'éva luer la letwur r•n poussières: 

3) procéder en labora toire aux analyses des échan 
tillons prélevés. 

Pour me ttre sur p ied un service d e surve illa nce 
cl d e con trôle courant. il est indispen sab le que le 
person nel des cadres soit entraîné à accomplir les 
diverses tâches q ui lui in combe nt. 

Des cours d 'en tra îne men t cl des programmes b ien 
précis on t été donn és en A ngleterre au cours d e 
ces quat re ou cin q dern ières a nnées su r les su jets 
suivan ts : 

1) Ent raînement du pe rsonnel corré la tif à l'appli
cation d es mesures de suppression des poussières. 

2) Entraîn emen t du person nel a ux méth odes 
d'échanl illonnage. 

3) Ent raîne ment· du p erson nel aux méthodes 
d'a n a lyse en i[!boralo ire . 

Dans tout domaine exigean t l'effor t de l'homme, 
la format ion du personnel produit les m eilleurs résul 
ta ts. La lutte contre les ma ladies dues aux pous
sières ne fa it pas exception à ce tle règle. 

CHAPITRE IX. 

POINT 9. 

PROBLEMES SPECIAUX 

§ 1. LA SCHISTIFICATION DANS LES MINES DE CHARBON 

« Les poussières uti lisées pour la netLtra lisation 
cles p oussières combustibles clans les mines cle dtar
bon ne d evraien t pCis p résent er cle risq ue pour ICI 
san té ». 

L a sch isti fi cation a pour but essentiel de répandre 
des pou ssières sté riles su r des poussières combusti
b les dc telle façon que le méla n ge a in si formé ne 
puisse' s'cnrla mmer. Les mesures à prendre - quan
tités d e stéril es. quali té du mélange- sont p a rtout 
édic tées avec p récis ion e t a ppl iquées suivan t les 
règlement s propres à ch aque pays. 

Dan s une mine où la lut te contre Ics p oussières 
es t en gagée à fond. toulcs les m esures de prévent ion 
mises en œ uvre dan s les chan tiers. a in si que la con
soli da tion des pou ssières en voies. réduisent la p ro
du el ion <'l I'accumula t ion de pou ssièrcs combusti 
b les el renforrcn l a utomaliq ucmcn l la sécu rité d u 
trava il. !VIa is devan t l'impossib ili té dc supprimer 
compldemcn l les d épôt s de poussiè-rcs. on do it p ro
céd er périod iquement à leur cnlèv<'mcn t ct l'on se 
lrouvc a insi da ns l'obl iga tion de n eutm l iser l'apport· 
cons ta n t des part icules cl1arbonneuscs . Enlèvemcnl 
d es poussières combustibles e l épandage de stériles 
rcmell en l cn su spen sion dans l'a ir des pa rl icu !C's 
pouvnnl préscn lc r u n crrla in risque de s ilicost•. 

L a n e utra lisat ion locale c t tempora ire p ar a rro
sage ne pose pas de prob lème cl, s i el fc es t corrcc
t·emc nt effectuée. n e produit a u cun sou lèvement de 
pou ssièrt' s, ta ndis que la n eul ralisa lion générale et· 
permanen te n 'est réalisable que par sch ist ificalion 
t'l conf<'rl ion d'arrê ts-barragcs. 

L es s té riles déposés sur les a rrêls-barrages d oi
vent ê tre' d ispC'rsés et e ntraînés pa r le courant· d'a ir 
cn ens d 'explosion . mais n e p euvent être soulevés 

en lemps normal. Il es t donc in d iqué , de l'a vis des 
experts. de li mite r la vitesse d e l'air surtout dans 
les galeries princ ipa les d'aérage. 

D'autre pari, les renouvellements p ér iodiques de 
ces cha rges d e s tériles entraînent fa talement un ac
croissement d e l'empoussiérage et c'est pourquoi il 
est souha itable que ce travail sc fasse en l'ab sen ce 
de personnel dans la mine. 

lVI. R. Hohend a hl (Allemagne) s ignale que de 
nombreu.x cas d e s ilicose ont été reconnus chez 
des miQeurs qui n'avaien t jamais été employés à 
d 'autres ' travau x que la schi sti ficalion. La poussière 
s té rile ét·a it tout s imple ment obtenue par broyage des 
sch istes provena n t du fond ou d e roches extraites 
dans les carrières avois ini'lnt les m ines. D evan t cet 
état de choses. l'O ffi ce D ivis ionna ire d es Mines 
d e Dortmund a éd icté des d ispositi ons rela tives au 
contrôle des poussières s té riles de sch is ti fica tion , 
portan t sur la ten eur en rés idus insolubles dans 
l 'acide chlorhydriquc. la lcneur en particu les fin es 
égales ou inféricures à 20~l . la ten eur en s ilice 
tota le dan s la fraction d e particules égal es 
ou in férieures à 20p.. la teneur <'n quartz des par
t ic ules très fi ncs inféri<·u rC's à w. l'a lcalin ité de la 
poussière globale. 

Les règlem ents e n v igu eu r dans les min es des 
d ivers pays représcntés imposent ou recommandent 
que les stériles de schi stifi ca tion ne soient pas n o
cifs; il semble don c opportun de fi xer une teneur 
l imi te e n s il ice libre ct totale mais. de l'av is d e 
M. Drouard (France). « on devra it la isser à cha
» q u e pays min ier fe soin d 'adopter. ta nt pour les 
» pr(•srripl ions el rccommandalions que pour le con
» trôle. les moda l ités qui s 'adaptent l e mieux à ses 
» méthodes habituelles ~ . 
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§ 2. L'ALTITUDE 

Le rapport présenté par M. Llosa (Pérou) indi
que que les mines péruviennes sont situées entre 
3960 et 5180 rn au-dessus du niveau de la mer. La 
ventilation et en particulier l' aérage secondaire y 
rev;êtent une importance extraordinaire, du fait 
qu un ouvrier travaillant à ces altitudes doit inhaler 
2 à 3 fois plus d'air qu'au niveau de la mer, pour 
compenser la teneur moins élevée en oxygène de 

l'atmosphère. Il en résulte que la silicose y présente 
un risque sensiblement plus grave par suite de la 
vitesse accrue du courant d'air et l'amplitude de 
chaque inspiration. 

L'aspect physiologique du problème est prépon
dérant, le travail n'étant en fait supporté que par 
les « high altitude men». 

§ 3. LA TEMPERATURE ET L'HUMIDITE 

Les problèmes de température et d'humidité sem
blent à première vue n'avoir aucun point commun 
avec la lutte contre les poussières telle qu'elle a été 
envisagée à la Réunion de Genève. 

_Cependant, M. Mc lntyre (Afrique du Sud) 
fart remarquer que, dans les mines profondes, pour 
m~int~n~r des conditions de travail acceptables, on 
dOit hm1ter les apports de calories en provenance 
des parois en maintenant sèches au maximum les 
surfaces de roches découvertes. Ce n'est évidemment 
~as le cas dans les mines humides, mais cette pra
tique est plus facilement réalisable si l'on élimine 
toutes les poussières à leur point de formation. 

J?'autre ~art, M. A. Houberechts signale que I'em
p.l~r- de~ methodes humides de lutte contre les pous
steres r~sque de rendre les conditions climatiques plus 
mauvaises dans les mines chaudes. Le relèvement 
~~ ~eg.ré hy~rométrique est relativement faible pour 
1 InJection d eau en veine. mais plus important pour 
la pulvérisation pendant l'abatage et le transport. 

Dès lors, si l'on s'impose une certaine temp' -
ture ef.fective. à ne pas dépasser, on peut être li~~~é 
~ans 1 emplor des moyens humides au moment , 
1 on est obligé d'accroître le débit d'air de v 

0t~ 
1 . d l en •ahon pour es raisons c imatiques. Par ailleurs 
l essoufflement des sujets travaillant dan t 

h . h d s une a ·-
mosp ere c au e facilite la pénétration d .. d l es pous-
sieres ans e poumon et accroit le risque p . . neumo-contOhque. 

C'est pourquoi la « climatisat-ion des chantiers 
miniers chauds et humides » (rapport Belgique 9) 
apporte une solution à ce problème. M. Houherechts 
y étudie le climat dans les chantiers miniers pro
fonds, les facteurs déterminants du climat dans la 
taille. l'influence de l'équipempnt mécanique sur 
le climat de la taille. l'amélioration du climat en 
taille par l'augmentation du débit de ventilation. 
l'amélioration du climat en taille par réduction de 
la température de l'air au pied de la taille et l' abais
sement artificiel de la température de l'air à l'entrée 
de la taille. Un examen détaillé de ce dernier pro
cédé montre qu'il provoque un séchage accentué 
de l'air ct. par conséquent, qu'il compense de façon 
adéquate l'humidification résultant de la pulvérisa
lion et de l'injection d'eau dans le massif. 

Ces vues théoriques ont été entièrement confir
mées par l'expérience. En effet. dès la mise en ser
vice de la première installation de climatisation 
dans un charbonnage du Bassin de la Campine, on 
a pu. dans la taille réfrigérée, mettre en train l'in
jection d'eau en veine, puis introduire l'emploi de 
marteaux à pulvérisation. auparavant exclus par la 
haute température et l'état hygrométrique élevé de 
l'air. 

L'étude systématique de toutes les causes d'échauf
fement et d'humidification de l'air de ventilation 
apporte donc une aide indirecle à la lutte contre les 
poussières, qui resterait vaine dans les mines pro
fondes si elle entraînait un climat trop pénible. 

CHAPITRE X. 

POINT 10. 

COLLABORATION SUR LE PLAN INTERNATIONAL 
~:a réu~ion d'experts a estimé en premier lieu 

qu 1l seratt hautement désirable de développer les 
échanges d'informations et d'expériences parmi tous 
les pays intéressés à la prévention et à la suppres
sion des poussit'>res dans les mines et qu'il convien
drait qu'« un organisme central » recueille et diffuse 
à cet effet les renseignemf'nts de caraclè·re adminis
tratif. technique ou scientifiquP. 

En vue de permetln• à cet organisme central dt> 
s'acquitter <•fficacement dl' sa tâche. chaque pay~ 
de>vrait lui communiquer. dans la langue originale 
('1 au moment de leur parution, l('s. puhlicntions 

leiiPs que règlements, recommandations, circulair<>s, 
rapports portant sur des essais ou d<'s recherches, 
descriptions de nouvelles instaliations et méthodes 
et, d'une manière générale. le lt>xle complet ou un 
résumé des publications relatives à la prévention et 
à la suppression des poussières. 

L'organisme central publierait, à des intervalles 
convenables et sous une forme appropriée, de 
hrPfs complPs rendus de ces publications et four
nirait les originaux sur demande. 

I.a réunion a <>stimé que cd « organisme central » 
ne pourrait être institué sous de meilleurs auspices 

l 
t 
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que ceux de l'Organisation Internationale du Tra· 
vail el" elle a. par conséquent, décidé d'exprimer le 
souhait que le Conseil d'Administration veuille 
bien autoriser le Bureau International du Travail 
à remplir les fondions de Centre International d'ln
formations sur la prévention et la suppression des 
poussières dans les mines, les galeries et les car
rières. 

La réunion a en outre estimé qu'un rapport gêné· 
rai portant sur les questions relatives à la préven
tion et à la suppression des pouss1eres dans les 
mines devrait être communiqué chaque année à 

l'organisme central par chacun des pays intéressés 
et qu'en vue de faciliter leur comparaison, ces rap
ports annuels devraient être établis sur une hase uni
forme. Les rapports en question devraient compren
dre une bibliographie des publications parues dans 
chaque pays. 

Sur la base de ces rapports annuels. l'organisme 
central devrait établir un rapport général. lequel 
devrait insister plus particulièrement sur les ques
tions pour lesquelles des progrès marqués ont été 
faits, ainsi que sur les tâches les plus urgentes qui 
restent à accomplir. 

ANNEXE 
Liste des rapports préparés en vue de la réunion 

Allemagne 

Essai et expertise des masques anti-poussières en 
Allemagne. Par D. Hasenclever, physicien diplômé, 
Institut de recherches sur les poussières de la Fédé
ration centrale des associations mutuelles profes
sionnelles d'assurance contre les accidents, Bonn. 

La détermination minéralogique du risque de 
silicose présenté par les roches. les poussières de 
forage et les poussières en suspension. Par M. Land
wehr, ingénieur des mines, directeur technique de 
l'Institut de recherches sur la silicose de l'Associa
tion mutuelle professionnelle d'assurance contre les 
accidents dans l'industrie minière, Bochum. 

Prévention de la formation des poussières dans 
l'exploitation des mines métalliques. Par .R. Kort
schik. ingénieur des mines, Institut de recherches sur 
la silicose de l'Association mutuelle professionnelle 
d'assurance contre les accidents dans l'industrie 
minière. Bochum. 

La prévention et la suppression des poussières aux 
points mêmes de leur formation au cours du trans
port. Par R. Kortschik 

La prévention des poussières aux points mêmes de 
leur formation lors du tir des explosifs. Par R. 
Kortschik. 

Echantillonnage, mesure et analyse des poussières 
en suspension. Par W. Walkenhorst. chef de la 
Section de physique de l'Institut de recherches sur 
la silicose de l'Association mutuelle professionnelle 
d'assurance contre les accidents dans l'industrie 
minière, Bochum. 

Utilisation d'agents mouillants. Par H. Neu. di
recteur du Laboratoire de chimie de l'Institut de 
recherches sur la silicose de l'Association mutuelle 
professionnelle d'assurance contre le accidents dans 
l'industrie minière. Bochum. 

La consolidation des dépôts de poussières par 
l'application de sels. Par H. Neu. 

Elimination des poussières en suspension dans 
l'air. Par R. Kahleyss, directeur de la Section tech
nique de l'Administration régionale de Bochum de 
l'Association mutuelle professionnelle d'assurance 
contre les accidents dans l'industrie minière, Bo
chum. 

Formation et éducation du personnel en matière 
de lutte contre les poussières dans les mines. Par 

R. Hohendahl. Administration régionale de Bochum 
de l'Association mutuelle professionnelle d' assuran
ce contre les accidents dans l'industrie minière, 
Bochum. 

Schistification. Par R. Hohendahl. 
Règlements visant la protection de la santé contre 

les poussières nocives dans les mines. Par E. Mor
henn, directeur de l'Office divisionnaire des mines, 
Bonn. 

Protection contre les poussières dans le travail 
de la pierre au moyen d'installations d'aspiration et 
de masques à adduction d'air frais. Par A. Ùimmert, 
directeur de l'Institut de recherches sur les pous· 
sières de la Fédération des associations mutuelles 
professionnelles d'assurance contre les accidents, 
Bonn. -

La lutte contre les poussières dans les diverses 
méthodes de remblayage. Par R. Kortschik. 

La prévention et la suppression des poussières 
de forage. Par P. Kortschik. 

Injection d• eau en veine. Par R. Kortschik. 
Haveuses et machines diverses à abattre le char

hon. Par R. Kortschik. 
La suppression des poussières lors du chargement 

des produits et déblais. Par R. Kortschik. 
Marteaux-piqueurs pneumatiques. Par R. Kort· 

sc hi k. 
Construction et utilisation des masques anti-pous

sières. Par R. Hohendahl. 
La lutte contre les poussières dans les mines 

allemandes par E. Morhenn. 

Australie 

Aperçu des méthodes de suppression des pous
sières appliquées dans les mines de charbon de la 
Nouvelle-Galles du Sud. Par F. M. Jefferson, direc
teur de mine, Coalcliffe Colliery, Nouvelle-Galles 
du Sud. 

L'aéra ge des mines en Australie occidentale. Par 
A. W. lbbotson et J.M. Faiclmey, inspecteurs ad
joints des mines. Département des mines de l'Aus
tralie occidentale. 

Autriche 
Critères qualitatifs et quantitatifs pour l'évalua

tion pratique, sur la hase de mesures conimétriques, 
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des risques présentés par les poussières. Par H. 
Zechner, directeur du Centre autrichien de lutte 
contre les poussières (silicose), Leoben. 

La prévention et la suppression des poussières 
dans les mines. Par F. Bartosch, ingénieur des mines 
directeur et chef de division de I'Aministration cen
trale des mines, Vienne. 

Belgique 

Injection d'eau dans les couches de charbon au 
moyen d'explosif. Par E. Deme lenne, ingénieur 
principal divisionnaire du Corps des Mines, Mons. 

Influence du captage de grisou sur la teneur en 
poussières du courant d'air des mines grisouteuses. 
Par E. Demelenne. 

La lutte contre les poussières dans les mines de 
charbon. Par A. Houberechts, directeur de l'Ins
titut d'hygiène des mines, Hasselt. 

La suppression des poussières par injection d'eau 
dans le massif. Par A. Houberechts. 

La suppression des poussières dans l'utilisation 
des marteaux-piqueurs pneumatiques. Par A. Hou
berechts. 

La lutte contre les poussières par pulvérisation 
d'eau. Par A. Houberechts. 

Agents mouillants. Par A. Houberechts. 
Echantillonnage, mesure et analyse des poussi(•

res, par A. Houberechts. 
La climatisation des chantiers miniers chauds et 

humides. Par A. Houberechts. 
Lutte contre les poussières. Quelques résultats ob

.tenus dans les mines du Bassin Houiller de Liège. 
Par H. Callut, J. Fripiat et J. Stassen. 

8.1. T. 

Législation concernant les précaul"ions contre lf's 
poussières de charbon dans les exploitations miniè
res souterraines. Préparé par le B.I.T. 

Législation relative aux précautions contre les 
risques pour la santé dus aux poussic:'>n'"s dans les 
mines. Préparé par le B.I.T. 

Collaboration internationale dans le domaine de 
la prévention et de la suppression des poussières dans 
les mines, les galeries et les carrières. Préparé par 
fe B.I.T. 

Canada 

Observations relatives à la lutte contre les pous
sières dans les mines canadiennes. Par J. Crawford. 
diredPur dPs mines. Edmonton. Alberta. 

U.S.A. 

Prév<'ntion de la formation des poussiôres. Par 
J .. B. BNgc•r. clwf du SNvicP d'hygiè-ne, Bureau 
d(JS Min<'s, Pittshurgh, Pa. 

Suppression dPs poussii·rPs nux points mêmes de 
ff'ur formntion dnns lc>s tra.vnux soult>rrains. Par 
l .. B. Ber(!Pr. 

La prén•nfion de· la formntion dPs poussières. 
Par P.K. Rp(•d. n•t>r~sPnla.nt intc·rnational spécial 
de·~ ,, 1 'nite·d \'firw \Vorh·rs .... \Vnshina-ton. D. C. 

- ........... - ........ ~ ------- ~ ··-· -- ----...... __...._,....~~~---~ -~---- ~~--~-- L- ---- • 

France 

Etat actuel. en France, de la prévention de la 
silicose dans les travaux publics en souterrains et 
dans les chantiers générateurs de poussières de sili
ce. Par P. Expilly, ingénieur-conseil de l'Organisme 
professionnel de prévention du bâtiment et des tra
vaux publics. Paris. 

Mesures et études d'empoussiérage dans les tra
vaux souterrains des entreprises de travaux publics. 
Par P. Expilly. 

Instruction et formation professionnelle du per
sonnel au point de vue de la prévention de la silico
se sur les chantiers de travaux publics. Par le Dr. 
R. Nussbaum, médecin du travail, Centre inter
entreprises des chantiers de Luz-Saint-Sauveur 
(Hautes-Pyrénées). 

La détermination quantitative de la silice cristal
lisée par l'analyse thermique différentielle. Par H. 
Sauzeat. chef du Centre d'études des poussières 
des houillères du Bassin de la Loire, Saint-Etienne. 

La ventilation rationnelle des galeries souterraines 
en cours de creusement. Par J. Fourestier, ingénieur, 
adjoint au chef du Service de prévention et sécurité 
d'Eiectricité de France, Paris. 

La lutte contre les poussières dans les mines de 
fer de Segré (Maine-et-Loire). 

La lutte contre les poussières dans les ardoisières 
d'Angers. Par M. Tesson. ingénieur en chef de la 
Commission des Ardoisières d'Angers. 

La prévention de la silicose dans les mines et 
usines de Salsigne. Par M. Lyonnais, directeur tech
nique des Mines et Usines de Salsigne, La Combe 
du Saut (Aude). 

L'infusion d'eau au massif dans les mines de char
bon de Brassac. Par M. Perroud, ingénieur aux 
Houillères du Bassin d"Auvt>rgne, Clermont-Fer
rand. 

La lutte contre les poussières dans les Houillères 
du Bassin des Cévennes. Par M. Hubert. ingénieur 
principal aux Houillères du Bassin des Cévennes. 
Alès (Gard). 

L'abatage des poussières au groupe de Sarre et 
Moselle des Houillères du Bassin de Lorraine. 
Par J. Chappellon. ingénieur divisionnaire au Grou
pe de Sarre et Moselle, Merlebach. 

Quelques aspects de la lutte contre les poussières 
dans les charbonnages de la Régie des Mines de la 
Sarre. Par M. Rittner, ingénieur divisionnaire, chef 
de la Station de lutte contre les poussières, Sarre
bruck. 

La suppression des poussières de havage par ha
vag!' humide. Par l\rl. BPssière, ingénieur division
naire·. dwf du Service de sécurité dP la Régie des 
Mirw·; de la Snrn:•, Snrrebruck 

La suppression df's poussières pnr injection d'eau 
dans fe massif. Par M. Bernos. ingénieur principal, 
chef du Siège dC' Maybach de la Régie des Mines de 
fa Snrrc. 

Italie 

Instruction Pt formation professionnelle du person
ne>f. Par G. Gugfiormclla. 

Nouvel apparPil de captage à sec des poussières 
produitPs au cours dr> la pNforation. Par G. Borsari, 

Novembre 195 3 La l111te cmtre les po11ssières 82·5 

ingénieur. Société m1mere du Siele, Santa Fiora 
(Grosseto). 

Suppression des poussières dans les mines de 
Pestarena. Par A. Sanna. ingénieur, Pestarena (No-

vare). 
La lutte contre les poussières dans les chantiers 

souterrains. Par E. Margary, ingénieur, Direction 
centrale des mines de la Société nationale «Cogne:~). 
Aoste. 

La ventilation en tant que mesure de lutte con
tre les poussières dans les traçages rapides de gale
ries dans les mines de Montevecchio (Sardaigne). 
Par R. Cavallazi, ingénieur. Montevecchio. 

La lutte contre les poussières dans les mines de 
la Société « Talco e Grafite Val Chisone ». Par 
P. Sartorio, ingénieur. 

La lutte contre la silicose dans les mines d'ln
gurtosu. Par A. Caroli, ingénieur de la Société 
minière et métallurgique de Pertusola, lngurlosu 
(Sardaigne). 

L'amélioration de l'atmosphère dans les chantiers 
et galeries en cours de perc:~~nt. Par G. ~arcel~o. 
ingénieur constructeur, Socrete de construchons m
dustrielles et de travaux publics, Rome. 

Norvège 

Le problème des poussières dans les longues gale
ries de grande section où le transport des matériaux 
s'effectue au moyen de véhicules à moteur Diesel. 
Par G. Stolen, inspecteur des fabriques Bodo. 

Pays-Bas 

Utilisation de neige carbonique pour le tir des ex
plosifs. Par W.P.M. Matla, chimiste attaché au Ser
vice médical des mines de charbon des Pays-Bas 
Heerlen. 

L'action d' autonettoyage du courant d'aérage dans 
les mines. Par W.P.M. Matla. 

Mesures prises dans les mines de charbon des 
Pays-Bas en vue de la prévention et de la suppres
sion des poussières. Par W.P.M. Matla. chimiste 
attaché au Service médical des mines de charbon 
des Pays-Bas. D. J. Knuttel et C. J. Pickee. inspec
teurs principaux des mines. 

Pérou 

Etude et essai d'un injecteur d'air pour l'aérage 
secondaire à haute altitude. Par M. Llosa. chef du 
Département des études techniques à la Direction 
des mines. Lima. 

Royaume Uni 

Echantillonnage et analyse des poussières en sus
pension aux fins de. c01·~t~ôle. Par ~· Hic~s. direc
teur du contrôle scrent1frque. Office national du 

charbon. Londres. 
La consolidation des poussières dans les galeries 

d mines. Par F. Bradshaw et A. L. Godbert, fonc-

t .e nnaires chargés des études scientifiques au Cen-
10 h 1 , . , d 1 . 

t de recherc es sur a securrte ans es mmes, 
re b ·bi d l' ' · Ministère des corn ush es et e energie. 

Cours de formation en matière de suppression des 
poussières. Par A. Hudson, surveillant divisionnaire 
chargé de la suppression des poussières et ingé
nieur de sécurité. et C. C. Warner, technicien char
gé des problèmes relatifs à la suppression des pous
sières, Division du Sud-Ouest de l'Office national 
du charbon. 

La prévention de la formation des poussières aux 
points de transbordement et de chargement au fond 
Par J. Shaw. directeur technique d'un groupe, et 
F. Henley Priee. directeur du Bureau divisionnaire 
des études scientifiques, Division du Sud-Est, Of
fice national du charbon. 

Suppression des poussières aux points mêmes de 
leur formation. Par A. Homer, secrétaire général 
du Syndicat national des mineurs, Londres. 

Prévention de la mise en suspension des pous
sières déposées. Par A. Horner. 

Recherches sur la production des poussières lors 
des opérations de forage dans les mines. Par J. T. 
Burdekin, Institut de recherches sur la sécurité dans 
les mines. Ministère des combustibles et de l'énergie, 
Sheffield. 

Détermination du taux de concentration des pous
sières en suspension dans l'air des mines. Par A.H. 
A. Wynn, directeur de l'Institut de recherches sur 
la sécurité dans les mines. Ministère des combus
tibles et de l'énergie. Sheffield. 

Prévention et suppression des poussières dans 
l'abatage et le chargement du charbon au moyen de 
procédés humides. Par A. Winstanley, inspecteur 
en chef adjoint des mines, Ministère des combusti
bles et de l'énergie. Londres. 

Prévention et suppression des poussières dans 
l'abatage et le chargement du charbon au moyen de 
procédés à sec. Par A. Winstanley. 

Construction des haveuses et des perforatrices 
en vue de la suppression des poussières. Par H.L. 
Willett. ingénieur en chef des mines chargé de 
l'exploitation, et W. L. Graham Nash. Départe
ment de la production. Office national du charbon. 

Suède 

Echantillonnage et analyse des poussières dans 
les mines el carrières suédoises. Par G. Froman, ins
pecteur des mines de l'Etat. Lulea. 

Mesures d' empoussièrage et précautions contre 
les poussières dans la mine de Laisvall en Suède. 
Par T. Sjoqvist. ingénieur de sécurité. Compagnie 
minière Boliden, Boliden. 

Etude de la formation des poussières dans le fora
ge· au rocher à l'aide de marteaux pneumatiques à 
injection d'eau. Par T. Karlen, ingénieur, chef du 
Laboratoire de mécanique à la Société AB Atlas 
Diesel, Stockholm. 

Suisse 

Mesures prises et experience faites en Suisse en 
matière de lutte contre les poussières dans les chan
tiers et galeries. Par A. Chavanel. ingénieur. chef 
de la Section génie civil, Service de prévention des 
accidents. Caisse nationale suisse d'assurance en 
cas d'accidents, Lucerne. 
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Recherches pratiques dans le domaine des pous
sières. Par H. Gessner. chef de département au 
Laboratoire fédéral d'essai des matériaux, Zurich. 

Union Sud-Africaine 

Progrès récents de la technique du contrôle et de 
la suppression des poussières dans les mines du 
Witwatersrand. Par J.P. Rees, chef du Départe
ment des poussières et de l' aérage, Laboratoire de 
recherches de la Chambre des Mines du Transvaal. 
Johannesburg. 

Contrôle de l'eau et des poussières dans I'aérage 
d'une mine d'or profonde du Witwatersrand. Par 
J. T. Mc lntyre, ingénieur chargé de l'aérage d'un 
groupe, New Consolidated Goldfields Ltd. Johan
nesburg. 

Filtration des poussières dans les mines d'or sud
africaines. Par D. G. Beadle. Laboratoire des pous
sières et de l' aérage, Laboratoire de recherches de 
la Chambre des mines du Transvaal. Johannesburg. 

Quelques résultats d'échantillonnage avec le pré
cipitateur thermique dans les mines d'or du Wit
watersrand. Par P. H. Kitto et S.R. Rabson, Labo
ratoire de recherches de la Chambre des mines du 
Transvaal. Johannesburg. 

Progrès récents en matière d'échantillonnage des 
poussières dans les mines d'or sud-africaines. Par 
D. G. Beadle. 

La formation des techniciens en matière d'aéra ge 
dans les mines d'or Membres de la Chambre des 
mines du T ransvaai. Par J.P. Rees. 
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Un essai d'iniection d'eau en veine 
au Charbonnage d'Hensies~~~Pommerœul 

par J. MOMBEL. 
Ingénieur au Corps des Mines. 

RESUME 

Het doordrenken met water onder druk van de a/ te bouwen steenkoollagen is een van de doelma
tigsle stofbestrijdingsmiddelen in de pijlers. 

Onderhavige bijdrage beschrij{t de inspuitingsproeven die op de zetel Louis Lambert van de Char·· 
bonnages d'Hensies-Pommerœul uitgevoerd werden. Tijdsopnamen van het inspuitingsproces worden gege
ven. Hel belang van een doelmatige aanpassing van het inspuitingsschema aan de plaatselijke omstandig
heden wordt in het licht gesteld. 

Een eenvoudige verbetering van dit schema maakte het mogelijk de doelmatigheid van de stofbestrijding, 
aan de kop van de pijler, van 35 % tot 44 % op te drijven. Deze doelmatigheid werd afgeleid uit de bepa
ling met een meetfilter ( « vingerhoed » van Soxhlet) van het gewichtsgehalte aan stof in de ventilatielucht. 

Uit deze proeven kunnen onder anderen volgende besluiten getrokken worden : 
- Als kenmerkende grootheden van de inspuiting dienen de druk en de duur van de inspuiting, en 

niet het ingespoten debiet, genomen worden. 
- De spuitgaten mogen niet te dicht bij elkaar liggen, daar hierdoor lekken tussen de verschillende 

boorgaten kunnen ontstaan, die de hydraulische druk in het massie/ doen a/nemen. 
Het is onontbeerlijk het water diep genoeg, t.t.z. voor de sterk gespleten zone langs het a/bouw/ront, 

in te spuiten. 

SAMENVATTING 

L'injection d'eau sous pression, dans les couches de houille en cours d'exploitation, constitue un des 
moyens les plus efficaces de lutte contre les poussières en taille. 

Le présent article décrit des expériences d'injection effectuées au siège Louis Lambert des Charbonnages 
d'Hensies-Pommerœul. Il fournit des chronométrages des opérations d'injection et montre l'importance 
d'une bonne adaptation du schéma d'injection aux circonstances locales. 

Une simple correction de ce schéma permit de /aire passer le rendement de suppression de poussière, 
en tête de taille, de 35 à 44 %. Ce rendement a été déterminé par mesure de la teneur pondérale de pous
sières dans l'air, à l'aide d'un appareil filtrant (Dé de Soxhlet). 

Parmi les conclusions qui se dégagent de ces essais figurent : 
- La nécessité de prendre comme variables caractéristiques de l'injection la pression et la durée d'in

jection par trou, et non pas le débit injecté. 
- Le danger d'un rapprochement exagéré des trous, qui peut provoquer des fuites entre fourneaux, 

diminuant la pression hydraulique dans le massif. 
- La nécessité d'injecter en avant de la zone fortement fissurée du /ront. 

Introducüon. 

Depuis des années. le problème de la lutte contre 

1 Poussières atmosphériques. dans les travaux 
es d ' t l' · d 1 · outerrains es mines. ret1en attention es exp Ol-

:ants de nos charbonnages et de l'Administration 

des Mines. 

Chargé par cette dernière d'effectuer une étude 
approfondie des possibilités d'améliorer les condi
t-ions de salubrité du travail en taillt>. l'auteur de 
celte nolt' a entrepris au début de 1952. en collabo
ration avt>c la Direction du charbonnage d'Hensies
Pommerœul, des essais d'injection d'eau en veine 
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q ue des circonstan ces indépendantes de sa volonté 
l'ont fo rcé à abandonn er prématurément. 

Il pense cependa nt intéressant de publier les 
résu ltats obtenus, parce qu'ils perme ttent de se 
rendre compte, pa r un exemple ch iffré, de la 
grande importan ce d 'une bonne mise au point préa· 
labie du sch éma d 'injection adopté, et d'une sur
veilla nce e ffective du personnel cha rgé de le m ettre 
en œuvre. 

I. - Généralités sur l'injection d'eau en veine. 

Une des cau ses fondamentales de la mise en sus
pension, da n s l'a ir de venti la tion d 'un e ta ille, d e 
poussières de c harbon et de schiste es t l'existe nce, 
avant tout travail d'abattage, d e poussières dans le 
réseau de fines cassures qui divisent le charbon d ans 
son giseme n t. 

Certa ines de ces cassures résultent d e dé formations 
tectoniques q ui ont a ffecté la couche: cc sont les 
clivages, indépendants du mode d'exploilalion. lVla is 
il s'y superpose, au voisinage du front de taille, un 
réseau de cassures plus ou moins ouve rtes. provo
quées par les surpressions d'appui des roches du 
to it en avan t du front. Ce second réseau est étroi
tement lié a u mode d 'exploitation : type de sou tè
nement. contrôle du toit, v i tesse d 'avancement du 
front, etc ... 

Un d es principes de base d e la lutle contre les 
poussières es t d'at taquer le mal à sa source, et 
d'empêcher le soulèvement des poussières plutôt 
que d'essayer de les abattre. 

L' injection d 'eau en veine a pour bul d e fixer les 
poussières du charbon et des intercalai res. conte nues 

dans les fi ssures de la veine, par de l'eau introduite 
sous pression dans des trous de sonde régulière
ment espacés, creusés dans la veine en avant du 
fron t de tai lle. Ce procédé a fait l'objet de publi
cation s de l'Institut d'Hygiène d es Mines de H asselt. 

Ces publications constitue n t une abondante docu
menta tion qui nou s dispense d 'un e description plus 
dé ta illée du procédé. bien con nu des exploitants. 

R emarquon s cependant q ue l' injection d'cau en 
veine n 'aura une grande efficacit-é que pour autan t 
que l'eau pé nètre dans Ioul es les fissures . La pres
s ion nécessaire pour assure r un m ouillage comple t 
est dé te rminée par les fo is de la ca pi llarité; elle 
doit être d'autant plus grande que les fissures son t 
plus fin es. Au voisinage du fron t de la ille, les cassu
res d'exploitation risquent de créer des chemins de 
fuite à fa ible rés istance hydraulique. fa isant tomber 
fa pression d'eau dan s le lrou cl réduisant d'autant 
la pénétra tion dans les fins clivages. Le cas le 
plus favorab le à l' injection est celui d'un cha rbon 
dont les clivages sont suffisamment ouverts et ont 
presque lous fa même importa nce. 

A ddaut d 'existence de ces conditi ons favora ble.; 
à proximité immédiate du front, il faut les rechercher 
à plus gran de p rofon deur, e n injectant sous u n e 
press ion plus fo rie dans d es !rous plus profonds. 

La fi ssuration du to it e l du mur doit également 
ê lrc pri se en considé rat ion . car elle risqu e d e provo
quer une a ltéra ti on dan gereuse de la t·cnue d es te r
ra ins lorsqu'el le est le s iège d'une infi ltra tion d 'eau . 
U n approfon dissement de trous d' injection p eut per
mettre d'opérer enlre un to it cl un mur moins fis
surés. 

1 ·~ 1 - ï .,;JI, .. ,,, .. ,,~," . '' '\'il Ill Il . ;, ~ 10 Ill. 
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l:i!,!. 2 . - l'rolil de la la ille Tloë.,durc lc\'anl Il ù 8 ·10 ' "· 

Le découpage de la veine par des inlercalalions 
sté ri les peul· avo ir u ne grosse importance. car cer
tain es de ces inl crca fat ions, peu ycrméables, peu
vent isoler une laie des trous d inject ion, cl cm
pêche r ainsi fa fixat ion d 'une partie d es poussières 
de la veine. 

If n'exi ste pas de schéma passe-partout pour l'i n
ject ion d'cau en veine. La profondeur d e trous. leur 
écarlcmenl. fe ur distribution (en li gne ou en quin
con ce). feur orientation (horizontaux, ou plon
geant s). la pression e l fe lemps d'inject ion doivent 
ê tre soigneusement déte~minés .dans chaqu e cas par
ticulier. el contrô lés à 1 aide dun appareillage adé-

q uat. 

n. - Appareillage d'injection d'eau. 

U ne pom pe à en grenage. portant un manomètre 

1 débit mètre. est pl acée dans la voie de lê le de 
e un . f' , . d [' d ·JI E lfe compnme eau a un e prcssron e or re 
la r c. .. 1' · fi 'bl l ' de ,10 l<g/cm· .. ~1 . en~ote. par un ~.x'. c . mon e 

1 lnb our-dcv,do tr. a une canne d lllJ!'clron. 
sur a · · · · 1 fi · Les trous son l tllJedes successrvemcnl. ct c exl-
b lc esl dérou~é pro.gr!'ss ive.menl. . 

La can ne d injecl10n Colrn~t. du t.ype b ren connu . 

1 à son ext rémité d e sorl1c de 1 eau un anneau 
pore [' 1 , • • . 1 1 

Outchouc ct à aulrc ex rem lie un prs on 1y · 
en ca · · 1 · · 1 
draulique q ui provoque a compressron ax~ a e cl 
la dilatation r~~ia le d~ ?aoutchouc. C c dernr~r ror-

l
.oint d etancherl·e. au fond du trou. s oppo-

rnc un 1' . 1 f 
1 

re tour de eau sous pressron par c our-
o:an au 1 . • . Il - 1 a cann e uti isée n elart ma 1cureuscmenl pas 
neau. - < d 

e d' appare il e mrsure. 
pourvu c d . _ J'· . .1. d·. • Lf' creu seme nt PS lrou.s . 111JCC 10n . tsposes 

'

. • 1. ] .... ml'n l suivant la dm·ctton d e la coucfl c, sc 
)QJ'IZ.011 a ' f . . 
f 

. oy<>n d'une orPuse pnc·um nl•q u c• rolal tve. 
art a u m ' . . . _ 1. . L' ' i Je d inreciiOn comporte un orew . un 

. . ecru .
1 

tn aide- in jecteur ciJargé d e li rer le fl cxi
llljCcleUt . L 

b le et de dérou ler le cordon de sonnet te qui sert à 
donn er des signaux à un préposé à la pompe: un 
homme en lêle de t·aillc s'occupe du flexible et de 
la signalisation . E n loul. il y a cinq hommes qui 
lravail lenl tout fe poste à la même laille. 

m. - Description du chantier 

la figure 1 donne le plan d'ensemble du chantier . 
tandis que la figure 2 représente la coupe de la 
laille. 

La couche Théodore. présente. dans le chantier 
é l udié du gisement II du siège Louis L ambert. une 
allure dérangée vers fe bas de l'é tage de 840 m. 
Le tableau 1 en donne la composition moyenne : 

TABLEA l. 

l-lnul toit 
1 

13nncs gr<!scux 

1 Ba !' ln il 
1 

Psnmmitcs 3 m 

Charbon 0. ) 8 

Havcrics 0,06 

Charbon 0 . 10 

Schiste noir 0 .02 

C harbon 0 .20 

V eine Théodore Sch iste noir 0.03 

C harbon 0 . 10 

Schiste- noir 0.02 

Charbon o.6o 
Faux mur 0.25 

f\'lur 1 S c histe dur 

1 

f_'o uv<'rlure csl d<· 1.76 rn pour une p u issance de 
1.38 m. La pe n le- moy<•n ne esl d e 2 7" . D a ns la taille 
chassanlc levant. s iège des expérien ces. les clivages 
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font un angle de 50° avec le front, e t de 35° avec la 
pente , d ont ils s'écartent vers le pied de ta ille. 

L e cha ntier comporte : 
une voie de tê te d e taille, à ïïï m. soutenue par 
des cadres TH, de 7 rn~ d e section; 
une ta ille chassante longu e de 98 rn; 
une voie de pied à 822 rn, soutenue pa r cadres 
TH de 9.5 rn~ d e section, à la pose ; 

- une ch eminée en é treinte, suivant la pente. de 
37 rn de long, en cours d e recarrage penda n t 
les essais; 

- une voie de niveau à l:l40 rn , soutenue pa r ca
dres TH. 

En ta ille. la havée est de t ,20 m . Le soutènemen t 
consis te en b êles (bois d emi-ronds) de 2,5 rn de lon
gueur posées p a ra llèlement au. front sur tro is étan
çon s méta lliques d e type Gerlach modèle 50. L e 
toit es t foudroyé sur p iles d e bois équarris. d e 1,50 rn 
de côté, écartées d e 5 rn d 'axe en axe. Ce soutèn e
ment sub it une assez forte pression ; le cha rbon est 
fissuré à front. 

Un mur de bois et u ne bande de terres de fou
droyage, au pied de ta ille, e t une b ande de terres d e 
recarrage de la voie, en tête, guident l'a ir à fron t. 

L'abatage se fait a u ma rteau -piqueur. 
E n ta ille, le cha rbon est évacué p a r une ch aîn e 

à raclettes. C ette ch aîne débite. à la partie infé
rieure d e la ta ille, sur un tra in de tôles fixes, d'une 
d izaine de mètres de lon gueur. Les tôles a limentent 
une courroie transporteu se, placée d ans la voie d e 
niveau à 822 m. L a courroie déverse le ch a rbon su r 
un train de tôles fixes, établies d ans la cheminée, 
au p ied duquel s'effectue l a m ise en b erlines. 

Par su ite de difficultés dues à l'a ppa rition d'une 
grandeur au pied de ta ille. l a coupure d e la voie de 
p ied é ta it à 4-5 rn seulem ent e n avan t du fronl. 

U ne analyse granulométrique d 'un échanti llon 
moyen d e cha rbon. prélevé au pied de taille, donne 
les chiffres du Tableau II : 

TABLEAU JT. 

Calibre 
1 
~b du lolnl 1 Teneur en c~nrlrrs 

o- t mm 10 ,28 26 % crndrcs 
1- 3 6.86 40 % crndres 
3- 10 16.56 s6 % cendres 

10-20 J3.23 56 % cha rb on 
44 % schis te 

2o- so ï.05 50 % charbon 
50 % schi ste 

30-50 7.35 49.6 % charbon 
50 .4 % schis te 

5o-8o 7-54 76.6 % ch a rhon 
2 3-4 % sch isl<' 

8o ri plus )l. J) th.6 % cl tarhon 
J Ï·4 % schislr 

IV. - Méth ode de mesure. 

La l<• nf'l~r c·n poussii·n·s d<· l'a ir a {· le; mrsurér 
uu dé de• S oxh let. Cet appan· il de· nwsu rr pa r fil 
tration esl h ic•n conn~. Il a la it l 'ohi<'f drs commu 
nica lion s 22 <'1, C)IJ d<' l lnslil ul d 'H yq i<'·np rl(·s M in rs. 
RappPions qu il consistr· rn un fi lt rf· e n pnpier. au 

travers duquel l'a ir à ana lyser c·s l aspiré par un 
éjecteur à a ir comprimé. L e débit d 'air est mesuré 
par un compteur à gaz. ta ndis que la teneur eP 
poussières de l'a ir se d édui t de la compa raison du 
poids de poussières retenues au volume d'air a in ·. i 
déterminé. 

A fin d 'obtenir des résu lta ts tout à fa it fa it corrects. 
il faut que la v itesse de l'a ir d an s la tubulure d'aspi
ration soit la même que celle des fil ets d'a ir voi .. 
sins. Pra tiquemenl', n ous ne di sposions que d'un 
seul a ppa reil appa rtenant au cha rbonnage, ce qui 
imposait d es m esures successives e n tê te ct e n p ied 
d e ta ille . Ces m esures a ura ient é lé trop l ongllt-~ si 
n ous avions adopté la règle d 'égalité d es vitesses, 
et nous avons dû utiliser des v itesses d'a sp iration 
à peu près doubles d e celles de l'a ir voisin, ce qui 
a pour e ffet de diminuer légèreme n t les teneurs 
mesurées pa r rapport a ux teneurs rée lles. 

L e b u t des essais étan t d e mesu rer l'efficacité du 
procédé d'injection. n ous nous sommes contenté de 
compare r les poids de poussières. L'essentiel étai t 
d 'utiliser un appareil fonctionna nt pendant u n lemps 
suffisamm ent long pour donner u ne valeur moyenne 
représentative. La durée d e prélèvemen t a été de 
1 heure environ p a r point d e s ta tion. 

Il faut rema rquer que le mode de représenta ti on de 
la ten eur e n pouss ière par le poids cont enu par 
m ètre cube augmente l' im portance re la t ive des gros
ses poussières. Les varia tion s d e teneurs pondérales 
son t se nsibles a ux varia tions de la ten eur e n grosses 
particules. S i la méth ode pondérale es t facile pour 
su iv re les améliorati ons d'un procédé de lutte con
Ire les poussières. elle ne suffit pas pour estimer l e 
d egré d ' insa lubrité d e l'a tmosphère. qui dépend for
tement de la teneur e n fines pa rticules. Celle -ci peut 
s'estimer par une a na lysP gran ulomélriquc de la 
poussière recueill ie dans le filt re. 

Pour les mesures Pn lê le de la illr. le fi l tre éta it 
p lacé à JO rn en arrière du fron t. dans l'axe d e la 
voie, à hauteur du v isage. L r travail à front de la 
voie de tête. la m ise e n plac<' du r<' mhla i. et la 
circulation du personnel entre le fron t c l l'a ppa reil 
é ta ient interd it s pendant la durée du p rélèvement. 

Au pied de ta ille. le filtre é la il disposé à m i
hauteur de la cou che. d an s l'axe Pl su ivant la pente 
d es tôles fi xes. à 5 m d u po in t de d éversement. 

Dans lo~s le s ca s. 1<' prélèvcm<•nl s 'Ps t· fa it pen
dant la p le rne marche de l a laille. cl a é té in terrompu 
pe-nd ant la pose pour repas. 

D es m esures de ten eur en cendre des p .. d OUSSieres. 
et e teneur en eau des fi nes d u cha ntier on t ' t , 
effectu ées. suiva nt les normes Plll)l · - d el c 
l 1 H .

11 
•e<'s an s es 

J U 1 ecs « our e d D éri ve's ~ d'J · ( 
- N nr c ra r. 

Pour déterminer la teneur r n "'au d . f· 
d f. J b ' es rncs o-4 

mm. u 111 clar on « é té prélr vé de d . 1 
1 . J d J emr- lr u re en 

c emr- wurc ans a trémie d P piPe! c[,.. 1· J • , 
. cl cf J ' d C 1C'll1 Jnee 

el rn •s ans es Joui Pi lles bouc" érs IJOtlr t '. 
1 ' 1 t ' Il · cons •-ue r un re 1an r on moyen présrrvé d j ' . , 
1 1 d d

' r actron asse-
' 1an c u courant a ir. C r ll r lrnr ' / , . . ur r n ca u est un 
r cmr nt lrrs rmporla nl à r onn u' l J b 
f . . 1 ' rp pour r on 
on r l ronn<'men l C<'s crihle·s J 1.• . J . 

u 1'<\l.fP- avo rr·. 
Des m<'sun·s psychrom ét riel . . t d 

d ' ' ' ' f · U< (' r s mPsurc ,; 
a rrage on t Pie ar iPs, riP cl<'m'-1 . d . J -

cl 1 1 
1 1<'lll r rn r m r rrurr 

pr n a n t e prP P\'C'm<•n 1 dn~ fl .. - · ' · OUSS IPrrs. 

'\ 
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Les résu lta ts p ubliés sont la moyenne de p lusieurs 
mesures. sauf pour la ten eur en poussière, qui 
découle c haque foi s d'un seul prélèvement. 

V. -Journal des essais. 

5-2- 1952 : O n effectue. da ns la vo ie d.e lêle de la 
la ille , u ne mesure de mise au poin t de 1 apparei l fi l
Ira n!'. a insi qu'un contrô le d e l'é ta nché ité des rac-

cords. 
Les mesures elu d ébit d'air p ermellen t de consta-

ter sa s tabilité rela tive p enda nt le poste ; il passe de 

5,47 à 6.05 m3/sec. ce qui représente u ne rluclualion 
de 5 % d e la moyenne, du même ordre que les 
erreurs de mesure inévi tables. 

L a taille a été partiellement injectée dura nt la 
nui!'. La teneur en poussières es t de 378 mg~m'. 

J3-2- J952 :Tou te inject ion et pulvérisat ion d cau 
a été arrê tée d epuis 3 jours. La mesure donne la 
situa tion d e comparaison, pour un travail tota le-

ment à sec. 
Le débi t d'a ir reste suffi samment consta nt. 11 est 

passé à 6.34 ~~3/sec: Les ten~urs en poussière sont 
de 5 J8 m g/ m· en p1ed de ta .Ilc.. . 

N uit du 22 a u 23-2- 1952 : L inject ion d eau est 
pratiquée su ivant la mé.thode f.,abitu~II.e. L es ou
vri ers n 'ont reçu aucune mstruct10n specra le. 

Le tableau 1li donne les résulta ts elu chronométra
ge de q ua tre cycles d ' injection : 

TABLEAU IV. 

Cycles 1 
n• 1 1 n" 2 

Opérations 1 T emps en secondes 

Mont ée en pression 6o 35 
(45 kg/cm~) 

Injection J92 172 

On a mesuré. pour chaqu e trou , sa dista nce au 
trou d 'amon t (0). sa dista nce a u toit (T). sa pro
fondeur (P). et la saill ie d e la cann e d ' injection 
(S ). Sach ant que la longueur d e celle-ci est d e 
1.53 m . il es t faci le d 'en déduire la lon gu eur de 
l'espace libre a u fond du trou (E). La dénivella
tion . par rapport à la tê te de taille. a été cal culée 
en se basant sur une pente moyenne de 27°, pour 
établir la valeur d e la p ress ion sta tique à l'entrée 
du trou . La dis tan ce 0 rela tive au premier trou 
est celle qui le sépare de la voie de tête d e taille. 

Tou tes· les mesures fi gurent au tableau V. qui 
indique également la quanti té d 'eau injectée par 
trou . 

Sur une lon gueur d e front d e 98 m. 66.30 seule
ment ont élé injectés penda nt le poste, soit 2/3 du 
front. L e p ersonnel d'injection a lravaiiié pendant 
4 h. 

TABLEAU JII. 

Cycles 1 
n• 1 

Opérations 1 

R etra it de la sonde 39 

Transport au t rou suivan t 3 1 
Mise en place de ~a sonde 20 

T ran smission du srgnal de début d 'in-

ject ion 
12 

Inject ion 273 

S igna l de fin d'inj ection et prépara tion 

du retra it. 15 

- 390 
Tota l en sec. 

Total en min.e l sec. 6 rn 30 

L
'· . t' a commencé à 24 h 30 et s'es t terminée 
JnjeC IOn c L 

, 2~ trous on t élé traités. c lemps mo~en , 
a 4 h 20· .) d 10 min L a différence e ntre ce ch rffrc 
pa r trou. est ed tem.ps du tableau Ill provient dh 

1 0 ypnne es . 
r t a rn . . dans fe temps d inject ion propre-
f 1 van a tron s . . cl ('· 1 or es d 1 ds d e t ran sm•ss•on . el c mer-

dï e re a r 1 d me nt 1 · . mesures avec le lrava i es 

'

., , ce d e certames cre• 
ouvriers. , , J mpe mel sa machine e n m a r-

Le prépose ~- ] a po çoit Je s i(!n al. 11 fn il monter la 
1 ' f· ' t· CIU r en re , . . . , 

c 1r a u ss• 0 l . 011 r i 1 y main lrC'n l JUSqu a 
. , O <ft enVIr · , . 

IJr<' ss ron a 4 l d ' ·rc' t· D eux de res opern l10ns d ·cma a r . 
réception 

1
u S I., ,

1 
ées comme indiqué a u la -

I ' le' c Jronome r . on e 
blrau IV. 

1 

s 6 

n• 2 
1 

... 3 1 
n• 4 1 Moyenne 

Temps en secondes 

12 55 Il 29 
48 25 12 29 
10 30 JO t8 

7 5 5 7 
J8o 300 100 2 13 

115 25 32 47 

372 450 170 343 

rn 12 $ 7 111 30 s 2 m 50 s 5 rn 43 s 

L e crit ère d e fin d' inj ect ion es t l'appa rit ion d 'eau 
dans un trou voisin. L 'exame n du tableau V mon
tre d e fortes va ria tions de la quantité d'eau injec
tée. Les point es correspondent. chaque fois, à une 
fuilt> d'eau par d e grosses cassures à fron t, ou par un 
lrou voisin . S ur les 2.336 1 d'cau injectés, il n 'y en 
a qu 'une pa rl k qui r<'slr dans la couche. 

L a mé thode d'inject ion ut ili sée présente donc les 
défauts suivants : 

1) Les trou s n r son t pas assez p rofonds. L 'injec
ti on se fa it dan s une zone à grosses fi ssures, d 'où 
irrégularité du débit. Comme la press ion n 'est 
ma intenue con stante qu 'à la pompe. loute fuite 
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TABLEAU V. 

Numéro D T p s 
du trou .!Il rn en rn en m en 111 

1 8 o,6o 1,35 0.1 8 
2 2 .47 o,8o 1.40 0.1 3 
3 2,65 0.72 1,50 0.03 
4 2.55 0.68 1,00 0.53 
5 2, 10 o.65 1,3Q 0,23 
6 2.93 0.64 1,00 0.53 
7 3.30 1,00 1.30 0,23 
8 2.70 1.20 1.50 0,03 
9 2,63 o.95 1.45 0 ,32 

10 2.47 o.go 1,53 0.42 
Il 4 .50 o.8o 1.40 0 .40 
12 1, 15 o .8o 1.40 o.so 
13 2,40 o .83 1.55 0.35 
14 2,40 0.68 1.53 0.')0 
15 2.79 1.02 1.31 0.34 
16 1.77 0.93 1.40 0.50 
17 2.83 1, 15 1,52 0.34 
18 2,98 1,0 1 1,20 0.39 
19 3.20 1.00 1.43 0.22 
20 1.90 0 .92 1.4 1 0.55 
2 1 2. 10 0.75 1.40 0,40 
'.22 3.70 o.87 1.53 0 
23 2.80 0 .75 1.40 0.13 

Totaux 1 66.32 

1 1 

3 1.82 

1 Moyennes 2,50 1.38 

provoque u ne chute d e pression à l'e ntrée du trou. 
c t une d iminution d e la pé nétra tion de l'cau. 

2) Le sys tème de s ignalisation est t·rop lent". L' in
jecteur n'a a ucune acl ion d irecte sur la pression d 'in 
jection. La can ne d evra it ê tre munie d 'u n ma no
mètre et d'une vann e de réglage. 

3) Le critère de fin d ' injection est irra tion nel : 
il es t inuti le d'inject er de l'ea u ju squ'aux trous voi 
sins. Il suffit que c haque trou humecle un pe u p lus 
que la mi-d is ta nce en tre !rous. 

4) La d isposil ion des t·rous en u ne seule couche 
favorise les fuil rs entre !rous voisin s. Les trous son! 
trop rapprochés. et le personnel n 'a pas le temps 
d'injecle r lout·e la ta ille . 11 sera it bon de les q ui n
concer. étant donné l'ou vert ure de la couche. 

5) l[ n'y a pas a SS(':t; d 'espace libre au fond du 
lro u. 

Qunntité D énh·cf. Pression 

E d'cau inj. btion s ln tiqul' 
C il 111 en 1 ~n rtl en kg/cm~ 

0 1 70 3.63 45-4 
0 36 ·1·75 45· '5 
0 59 5-95 40.6 
0 74 7. 11 40.7 
0 53 8 .o6 40.8 
0 39 9-39 40.9 
0 95 10.93 46.1 
0 225 12. 15 46.2 
0.24 j5 13.34 41.3 
0,42 20 14 .46 41.5 
0,27 125 16.so 41.6 
0.37 105 17.02 41 .7 
0.37 70 18. 11 41.8 
0.50 90 19.20 46.g 
0.1 2 160 20.47 47 
0.37 55 2 1.27 ·12. 1 
0.33 73 22.55 47.2 
0,06 '95 23 .90 47-4 
0, 12 136 25.35 47.5 
0.43 26 1 26,26 42.6 
0.27 130 27.2 1 47-7 
0 82 28.89 47·9 
0 148 30.16 43 

1 1 

2.336 
1 1 101 

23-2- 1952 : M esure d'cmpoussiéragc en !êle el 
p ied de taille. Malgré un accroissement d e la vit esse 
du courant d'a ir cl la mauvaise exécu tion de l' in
jection d'eau. la ten eur en poussière tombe à 335 
mg/ m" en tête . c l 640 mg/ m' e n pied d e la ille. 

uil du 19 au 20-3- 1952 : A la su it e des cons
la la lion s fa it es lors de l'essai précéd r nt. u ne nouvel le 
méthode d ' inject ion es t essayée : les lrous son t 
lous c reu sés à la profondeur de 2 m. l is sont d is
posés en quinconce. leur écartement es t porté à 
4 m. L<' lem ps d' inject ion. u n iforme par lrou, es t d e 
8 minutes. L a press ion. à la pompe, est maint enue 
con sla n le cl éga le à 45 kg/ c m2 • 

L e tablea u V I donne le nombre de lilres d 'eau 
inj<"ciés par lrou. 

T ABJ.EAl ' VI. 

N uméro du trou 

1 
1 

1 
2 

1 

3 
1 

4 

1 
5 

1 

6 

1 

7 
1 

8 

1 
9 N ombn• de 1 inj . 1Ô3 135 145 130 135 145 160 145 165 

N uméro du lrou 

1 
10 

1 

11 1 12 

1 

1) 

1 
14 

1 

. l'j 

1 

10 

1 
' 7 

1 

tfl N ombrl' df' 1 in j . 140 l)j 1 145 1)0 145 170 IÔO 155 140 
'\J umé ro du 1 rou 

1 

1() 

1 

20 

1 

lL 

1 

2.2 

1 

23 

1 
24 

1 

2) 

1 1 
.'\omhre d(· 1 inj. 110 10 ) 1 13 1 ()() 120 130 l 'jO 

J 
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La quant ité tota le d 'eau injeclée est de 3.715 1. 
L '· ·ecl ion à plus grande profondeur condui t a u 

IOJ ) d d 'bï . . t, résultat dési ré : bonne régu a ril'é u e t · lllJeC e par 

trou . d' , •t 1 
::zo-3- 195:2 : ]Vlesure empouss icra~e en le e e 

·ed de tai lle penda nt le poste d aballage. La 
en p t b' . / 3 
teneur en pou ssière est tom ee a 292 m g m en 
tête et 440 mg/ m 3 en pied d~ taille, ma lgré un n ou
ve l accroissemen t du débit d a ir, dû au recarrage d e 
la che minée de 822 à 840 . 

VI. - Résu ltats des mesures. 

Le ta b leau VII groupe tous les résultats de m esu 
res. a ins i que les caractéristiques importa ntes au 
poin t d e vue d e l'empou ssiérage. 

Le débit d 'air : a augmen té pendant la durée des 
essa is. passant d e 5.8 à 7-54 m 3/ sec. Comme la 
section moyenne d e la taille n'a pas varié, la vites
se du courant d'air a a ugmen té de 

7-54 - 6.34 
x 100 = 19 % 

6.34 

ent re les mesures à sec e l le de rnie r essa i. 

Les rendements d e suppression d e poussières a u
raient élé m eilleurs si le débit était resté constant. 

Le nombre d'ouvriers à veine : a peu varié, sauf 
le 23-2- 1952. 

La production brule réal isée pendant le poste du 
matin est res tée à peu près constante. La produclion 
d e poussière est sensib lemen t proport·ionnelle a u 

TABLEAU VI 1. 

D a tes 

1 

5-2-19:i2 

1 

13-2·1952 

\ 

2:>-2- 1 952 

1 

20-3-1952 
Condi tions d'essais lttj. cl pulvér. A 'cc Injection Injection 

P e rsonnel : 

A veine 47 4 3 50 4 1 
Tota l l ('1" pos te 77 76 83 67 

[ 1 ••· poste 40 1 429 415 4 13 
B rule totale 432 458 446 428 
Ne !le 288 306 298 285 

Débit d'a ir ma/sec 5.8 6.34 7.02 7-54 

Vites. d e l'air a u pied de ta i!. rn/ sec - 1,00 0.72 0,82 

V ites. de l'air en tête de laille rn/sec 0.84 0.94 1.03 1,05 

Condi tions cl imatiques 
24 .8 ~ ts 25 25 .2 25 

T ê te th 20.0 20,5 21.1 22 
oC l tc 21 ,2 :21 21.5 22,3 { ,, - :20.5 20 22.5 

Pied t h - < 15 <15 18.5 
oc te - - - 19 

P rofond eur moyenne d es trous en m - - t.38 :2 

Ecarteme nt d es l rous rn - - 2.50 4 

Quantit é d 'cau injectée 
Totale e n 1 - - 2 .336 3·7 15 
Par tonne brule 1/t - - 5 -2 8 .7 

T<'n eu r en eau d es fin es 0·4 mm. 
e n % - 1.27 3-05 2 .35 

T eneu r en cen dre des poussiè res 

.. en % 
T ê te - IÇ.7 15.07 13,67 
P ied - 2j.85 20.92 22. 16 

T en eur en poussiè-res en mg/ m 3 

T ête 378 5 18 335 292 
Pied - - 1.457 640 440 

Rendemen t d e suppress ion par rap-
pori au 1 ravai 1 à sec en % 

'2"' - 35-3 4).6 T ête 1 

P ied - - 56. 1 69.8 
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débit de charbon, lui-même proportionnel à la pro
duction du poste. 

Compte tenu de l'augmentation de la vites
se de l'air et de la constance de la production 
brute p enda nt le poste de mesure, nous pouvons ad
m ettre que. au cours des expériences su ccessives. 
les conditions devenaient de plus en plus favorables 
à l'empoussiérage de l'a ir. Les chiffres de rendement 
de suppression ne sont certainement pas forcés, 
et donnent un élément valable de comparaison de 
l'e fficacité de l'injection. 

Les conditions climatiques ont assez peu varié. 

La teneur en cendre des poussières est b eaucoup 
plus fa ible en tê te qu 'en pied de ta ille. Lors de l'essai 
à sec, la te neur trouvée en pied de taille était la 
même que celle de l'échantillon d e c harbon brut 
o- t . C ette poussière est directement produite par 
le point de déversemen t voisin. En tête de ta ille, 
la poussière a la possibilité de se décanter sur 10 rn 
de voie environ. L e schis te , é tant plus dense 
que le c harbon, décante plu s vite que lui, ce qui 
exp lique la différence de teneur constatée. 

L 'injection d'eau e n veine a diminué la ten eur en 
cendre de la poussière . C'es t l'indice d'un me illeur 
mouillage du schiste, ce qui est conforme à la théo
rie. C'est un éléme nt favorable à la salubrité de 
l'atmosphère. 

La teneur en ~au des [ines a u pied de ta ille resle 
très a dmi ss ible pour le triage-lavoir. 

f:e rendement de suppression de poussières est 
calculé e n ra pporta nt, à la teneur donnée par l'es
sai à sec, la d ifféren ce entre ce tte te ne ur et celle 
obtenu e par l 'essai d'injection considéré. Malgré 
son imperfection, la pre mière méthode d 'injecti on 
permet d'éliminer 35 % de la pouss ière en tête 
de tail le. e t 57 % de la ten eur en pied d e ta ille. 
La secon de mé thode supprime 44 % des poussières 
en tê te et 70 % des poussières en pied de taille. L a 
modification a pportée a u procédé d 'injection se 
so lde donc par l'élimin a tion d e 13 % des poussières 
laissées par la première mé thode en tê te d e ta ille. 
et de 3 1 % d es pou ss ières laissées en pied de ta ille. 

Il faut remarquer que la mesure en têle de ta ille 
es t un ind ice b eaucoup plus correct de l'e ffi caci té 
réelle de l'injection. car la te neur en pied d e la ille 
e st a rfectée par d 'autres facteurs variables, tels : 
la v it esse de l'a ir d a n s la cheminée de 822 à 840 m, 
la d ista nce ent re fe p ied de ta ille et cell <:> cheminée. 
la di stance de la coupure de la voie de 8 22 rn au 
p ied de laille. la disposition du poin t d e déverse
ment d a n s la courroie. 11 est cependant man ifeslf' 
que l 'humidification du charbon. a u dépa rt·, diminue 
s<:>ns ibleme nt fe soufèvemf'nt de pouss iè>r<:>s lout au 
long des voies de transport. 

La fort e diffé rence cons tatée entre les rendements 
d e suppr<'ssion en tête et <:>n p ied de ta ille . doit 
provenir é ga lement du fa it q ue les poussières cap
tées e n tê te sont cert a inement p lus fines que crll t•s 
ca p tées r n pied, prises à proximi té d'un poinl de 
dévf'Tsl'mr nl. If fa ul tf'nir compte• é ga lPrnenl de la 
diminution d<· la v ilcssl' du couran t d 'air au piPd 
par ru pporl à cC' Iic· d P l'o·ssa i à S<'c. I .e· n ·nd <'nlc·n l 
c· n pic·d d e ta ifl<' d on n<' donc uni' vup opt imiste de 
f'c·lficaci té du procéd é. 

. 

VII. - Conclusions. 

L es résultats exposés ci-dessus n 'ont rien de spec
taculaire. Ils montrent clairement l'importance du 
schéma d'injection sur l'efficacité de celle-ci. Un 
premier tâtonnement a p ermis d'améliorer sens i
blement le rendement de suppression de poussières. 
Il est très proba ble qu'une continuation de la mise 
au point aura it provoqué un e nouvelle amélioration 
du rendement. 

Nous pensons pouvoir formuler les recomma n 
dations ci-après : 

1) Le schéma d'injection doit ê tre mis a u point d a ns 
chaque chantier; son e ffi caci té doit être contrôlée 
périodiquement par une mesure conimétrique. Le 
dé d e Soxhlet convient bie n pour un tel contrôle 
qui devra, cependant, être complété p a r une ana
lyse granulométrique de la poussière. 

2.) Les ouvrie rs pré posés à l'injection doivent ne 
faire que cela dans le poste. Il faut les c hronomé
trer périodiquement pour s'a ssurer qu 'ils ont le 
temps d'injecter convenablement chaque trou ie lon g 
du front. 

3) L a canne d'injec tion d evrait porter un mano· 
mètre et une vanne d e réglage permettant de main
tenir constante la pression d ' injection à l'entrée du 
trou. 

4) Le débit injec té ne s ignifie pas grand'chose 
11 peut varier d'un trou à l'autre. d'a près l'impor
tance locale des cassures. Le d ébit excéd entaire de 
fuite est ine ffi cace. Ce qu'il faut m a intenir cons
ta nt, c 'es t la press ion et la durée d'injection, pour 
maintenir la pénétration d e l' eau dans les fins 
clivages. 

s) Il est irrat ionne l d e prendre comme critère de 
fin d'inject ion l'appa rition d 'eau da ns un trou voi
s in ou à front. Il suffit que chaque trou humecte 
un peu plus que la moitié d e la dista nce entre 
trous. 

En rapprocha nt trop les trous, on peul créer un 
chemin de fuite d 'un trou à l' a ut re, qui fait tom
ber la pression dans le massif et diminue la péné
tra tion de l'eau dans les fin s clivages. 

A ce t égard, la comparaison d es ta bleaux V et Vl 
es t s ignificative. L 'augmenta tion d'écartement et d <-! 
profondeur d es trous permet d e régulariser le débit 
inj ecté par trou. 

6) Lorsque la veine comport e des intercalaires, 
il fa ut s'assurer qu'ils sont perméables, par exem 
ple en injectant dans un trou entouré de fourneaux 
v ides dans les diffé re nt es la ies. S inon , les trous doi
vent êtr(' quinconcés et ré pa rtis dans les diverses 
la ies. 

7) If peut ê lre intéressant d ' injecte r à plus gra n
de profondeur du front. pour éviter les grosses cas
sures. 

8) L'injection en ve ine n 'a pa s un re ndeme nt de 
1 oo %. e t ne dispen se pas de l'utilisa tion s imulta
née d 'autres mé thodes. D ans le cas particulier qui 
nou~ on-- ure. il <'SI certa in qu 'une mr illeure dispos i
tion d u dév<'TS<' ml'n( <' 11 ric>d d(• la ille,(' ( le plaC('mf'nt 
judic ipux d t> pulvérisa teurs a rrosan t 1<' cha rbon 
ava n t le dévrrseme nl. aurai en t pu a mé liorer sens i
h l<'m <'nl la s it ua ti on. 

' 
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9) Les effets d e l'injection se ma rquent égale
ment sur le soulèvement de poussières dans les 
voies d e transport. C'es t le premier moyen de lutte 
à mettre en œuvre contre les poussières d e c harbon. 
les a utres complétant ses e ffets en s'at taquant à 
d'autres causes de formation de poussières. · 

* :;: * 
Nous remercions ici la Direction du charbonnag~ 

d 'H en sies-Pommerœul pour sa prec •euse coiTa
boration lors de la réa li sation des essais. 

MM. Hénaut. Ingénieur au siège Louis Lam
b ert. e t D egallaix, Délégué à l'Inspection des Mines. 
nous ont apporté une aide importante pour la mise 
au point des méthodes de mesures et le prélèvemen t 
d'échantillons. 
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L'exploitation du lignite xyloïde 

Dipl.-lng. Dr F. SCHMID, Dortmund 

Traduction résumée de « Braunkohle, Warme und Ener~ie » de mai 1952 

par R. STENUIT, Ingénieur principal des Mines. 

SAMENV ATTING 

De auteur bescftrij[t de geologische voorwaarden vcm een bruinkoola[zetting , ingesloten door kleilage n 
en bede kt door kiezel e n de gevolgen van de gebergtedruk die men ontmoet bij de onlginning dezer a[zet
tingen. Bij de ontginning van steenkoollagen, waar dak en muur vast zijn. is cle gebergtedruk vooral a[
f1ankeli;k van de diepte. Bij bruinkoo lontginningen is f1et d e aanwezigheid van klei die d e voomaamsle rol 
speelt , enerzijds wegens zijn gemis aan vastfw id, anderzijds wegens d e vervormingen die zij ondergaat in 
aanwezigheid van water. D e uilwerkingen van die eigensc fwppen zijn zoclanig clat =e d e verbrokke lin g van 
cle bruinkool veroor=aken en machtige stijlen doen fmikfw n . 

De ontginningsme thode n van cie bruinkool gaan van de kamerbou w tot cie ontginning cloor middel 
van lange pijlers. D e eerstgenoemde verliest min of meer veld, wegens de afvcrl cli.e ze veroorzaakt e n cfoor 
het feiL dat =e zidt nieL leent tot m ecfwnisatie en mtionalisa lie . Enke le lussenstuclia worcle n besclr reven , 
zoals d e ontginning door miclde l van bred e pilaren . D e onlginning door midde l van pijlers gescflieclt meestal 
volgens Lwee v leugels van ied er hoogs te ns 50 m, ge:::ien /t et gebrek aan stevigheid van fw t dak. 

Indien cle lagen gescheid en zijn cloor kle ine intercalaties of tussenlage worclen ze onlgonnen volgens 
d e methode cler pijlers, met recupe ratie van de kool in lw t claT~ . M e n on.lginl eers l de ond ers te ' la ag cloor 
miclde l van een pijle r· e n vewolgens d e bovens le laag cloor clakbreuk. 

D e kweslie van de mechanisatie wordt uilvoe rig bes tucleerd op gebied von d e len gle cler [ronten en !tet 
gebruik van s prings to[[en. H e t springstofverbruik kan lot 500 g per lon bedmgen. fretgeen verbieclend is . 
IVfen dien! z ich d us le w enclen naar cie ondersnij- of ker[mocltines. 

De verge lijking tussen d e oncle rsnij- e n de ker[macflines valt uit in fw t voordeel clezer laatsle in d e 
z achte, brokkelachtige lagen , vooral indien me n ze een. helan grijlw breecfte gee[t. D e [irma's Eicklwff 
en Kor/mann bouwen ker[mach in es voor !Jruinkool, elie interessante vooru.itz icfrt en in 't uerschiel st.e /len . 

T enslotte volgt een korl overzicftt over cle ver·voermidde len . D e scfwclgool bli;ft fw t besle o[voer
midde l in de bruinkoolpijlers; in bizonder g unstige voonvoorcfe kan men ze uervongen cfoor een licfll e pant 
serketting. ln de ga leri jen blij[t de lransportbancl fr et oangewezen vervoermidcle/. 

RESUME 

, Après une description d es conditions géo logiq ues d'un g isement cle lignite encaissé dans d es coucfws 
cl ar~Jile el recouvert de• cai llou tis, l'a ute ur étudie les effets cie pressions ren contrés lors cie l'exp loitat ion d e 
ce gisement. Dans le clrarbon . où le toit el le mur des coudr es son/ com pocls, les pressions de terTains sont 
largement. conditionnées par la profondeur. Dans le lignite. c'es t l'arçJile qui joue le rô le princ ipal. d'une 
part par son manque de compacité. d 'autre part par sa d éforma tion sous /.'effet cfe l'lwmiclit é ou cie l 'eau. 
Les effets de ces propriétés son/ IPis qu'ils peuvent pr·o11oque r le d é lit em c>nt cht lignite clan s les ga leries el 
le flambage cl'étanrons puisscwls. par suite du gonflem ent cf<, l'argilP. 

L es méthodes cl'r•xploila lion drt lign it e> 11011.1 d e l'exploitation par piliers à f'exploilo lion par tailles. 
La premir>re pere/ du lerrain à causP elu cféclt el qu 'elle occosionne el elu /ail qu'e lle n e se prêle pas à la 
mécanisation el, à la concenlru lion. Q ue lques stodes intermédioires sont décri ts, te ls que l'exp loilo lion à 
lm·yes piliers. L exploita/ion par tailles se [ail (Jénéralemenl suivant d en x ailes. de 50 m au maximum clw
CWlf' . à r ausf' elu manque de r·iHidité elu toit . 

Lorscfue fps cour/r es son t sépm·ées par rf<' /ai!J les irtlerra lations ou d e peti tes slompes, on les exploite 
suiuanl lu métlrorle dit(' " par tailll's Wlr•c rérupr'ra lion elu. clror/Jo n elu toit ». O n comme nce par exploiter le 
l>Crnf' in/c>rieur sui11anl ullr' lailll' . r•nsuite le• hanr StJpéric>ur· s'alJa/ par [o udro yage. 

-l 

\ 
1 
i 
' 

Novembre 1953 L'exploitation du lignite xyloïde 837 

L e problème de la méconisa lion est étudié dans le détail : longueur cles fronts. usoge d e l'explosif. 
La consommation cl'explosi/ peul atteindre 500 g à la tonne. va.leur proflibitive. P our y éclw pper, il faut 
reco urir oux fw veuses el cwx rouilleuses. 

La comparaison d es fw veuses el des rottilleuses se termine en faveu r des rouille uses clons les couches 
tendres e l friables, surtout si l'on pe ul donner· aux rouillures une lorgew· imporlonte. Les firmes Eicklwff 
e t Korfmonn construisent des rouilleuses pour loi.lles cie lignite, qui pmmetlenl d 'être très intéressantes. 

En/in , un bref aperçu traite des moyens d e lranspor·/. Le couloir res le le meille ur moyen d'évacuation 
elu lignite e n tailles; dans cl es cas par·licu/ièremen t fovorables. il est possible de lu i substituer liil pan=er 
léger. Dans les ga leries. la bande lmnsporleuse res le le convoyeur indiqué. 

1. - Conditions géologiques. 

Conséquences sur l'exploitation. 

L e présent exposé concerne. non pas les lignites 
relativement récents du pliocèn e. m a is b ien les ligni
tes xyloïdes, plus ancien s e t plu s carbonés. 

Ces li gn it·es consisten t en bois fossiles (xyli tes) d e 
grosses dimen sions. Leur couverture est relative
ment importante. ma is moins consistante n éanmoins 
que celle des lignites lamelleux d e Styrie ou des 
cha rbons bitumineux de H ausha m ( H a ute B avière). 

L'exploit an t de li gnit e sc préoccupera en premie r 
lieu de savoir. non pas quelle es t' la puissa nce de la 
couche. ma is quelles sont· l'importance ct la nature 
d es terra ins e ncaissants. 

A lors que. dans les mines de houille d e la Ruhr, 
les te rrains <•nca issant s sont généralemen t corn 
r ads e l durs. on trouvr le li gnite entouré d 'argile. 
Le toit. r n particulie r. consislt' Ir plus souvent en 
arg ile surm ont ée de bancs d e ca illoutis et de sables 
boulants. JI s'rn suit que les conditions d'exploita
tion du li gnite sont tout au tres q u e celles du char
bon. 

L ' importa nce de l'argi le recouv ra nt les couches 
li gnit euses va rie largement. D a n s certains cas. les 
cailloutis ne sont séparés de la couche que par 
q uelques mè tres d 'argile : dans d 'autres cas, on 
observe 20 m ètres d 'argi le, voire davantage. L a 
règle du carbonifère, selon laquelle les bancs du toi t 
doivent avoir une é paisseur a u moin s égale a u dou 
b le de celle d e la couche exploitée pour constit-uer 
une prot ect ion su rfisante à l'égard du haut toi! 
n 'es t pas app licable ici. 

Sur les couches d e l ignite. il faut une épaisseur 
d'argi le au moin s égale à 4 fo is la puissan ce à 
explo it er s i l'on veut· évit er l'éboulement des cail
loutis da ns les c hantiers. 

En ou tre, il faut une marge de sécurit é supplé
ment ai re ~ri s-à -vi s des caux baignant les caillou tis : 
il es t nécessaire que la capaci té d e résis ta n ce des 
couches d 'ar'gilc successives d u to it soil telle que 
la couche su périeure. celle qui se t rouve immédia
leme nl sou s les bancs de cai lloutis. puisse sc poser 
san s la moindre fissurr sur lu masse foudroyée. afin 
d'éca rter tout d a nger d'inondation des chantiers. 

Pra tique ment. des cou ches d e li gnite d ' une puis
sance de 2 mètres exigent un banc d'argile de 12 

mè tres en tre le li gni l'e e t les cailloutis aquifères. 
Lrs b a ncs de cai llout is et les ban cs de sable étant-. 

pa r essence, inconsistants .. s'appuieront entiè re ment 
u r la série de cou ches d ar~t ile el de ligni tes. Les 

prrss ion;; dan~ les c l rnn l ~·rs d épendron t d onc e~sen 
tie ll emcnl de ces bancs. En outre , il rxistera toujours 

une men ace d' inond a t ion par les eaux et les 
schlamms. 

L e lignite xyloïde n e présente ni clivages ni cas
sures permettant, comme la houille, d 'orienter l'ex
ploitation. Il a conservé la structure du b ois et est 
caractérisé par u ne grande dureté. Il n'est pas exploi
table au m oyen du marteau-pic, ma is d oit être h avé 
puis a battu à l'explosif. L'abattage donne souvent 
de gros blocs qui compliquent le tra n sport. si bien 
qu'i l faut procéder à un concassage préalable sur 
place pour permettre le chargement et le transport 
par câble. Ce con cassage préalable, en dehors des 
insta llations de triage, est évidemmen t contraire a u 
principe de concentration. 

L 'humidi té - afflux' d 'cau ou ai r humide - pro
voque un gonflement d es ban cs d 'argile encais
sants : ceux-ci ont tend ance à fluer. L eur résis
tance à la compression . qui est de 3 à 4 kg/cm~ 
à l'état sec. peut descendre jusqu'à 0 .5 kg/cm~. Il 
faut donc éviter le contact de l'eau ou d e I'lmmidité 
avec l'argile. 

Or. les infilt rations d'eau sont inévitables dans les 
exploitat ions sans remblayage, surtout q u and les 
terrains de couverture on t p eu d'épaisseur. 

Ecarter les eau x est rela tivement faci le dans un 
gisement neuf. 11 n'en est pas de même dans les 
v iei lles exploitation s qui p euvent renfermer d es 
poches d'eau. 

L 'exploi tation du charbon pose des problèmes 
équivalen ts. B ien que les cou ches a ient m oins d'affi
nit·é pour l'eau que l'argile ligni teuse. on observe 
souvent un soufflage prononcé du mur. dû à la pré
sence de minces intercalations de ch arbon. 

Dans les mines de lign ite, l'évacu a tion des eaux 
p eut se fai re a isément dans des goulottes en bois 
surfisamment· inclinées. 

L'énergie considé rable contenue dans l'a rg ile des 
gisements de lignite est mise en éviden ce par d eux 
phén omènes : 

1) le délitemen t d e la mbeaux d e combust ible d e 
30 .à 50 cm qui fluent vers l'espace vide d es galeries. 
à front: 

2) les bris d'étan çon s de 2.20 rn d e ha uteur et de 
20 à 25 cm d'épaisseur. ca pables d e supporter des 
chargrs d e fl ambage d e 65 à 1 1 1 tonn es. 

II. - Méthodes d'abatage et d'extraction 
du lignite. 

1) Evolution des métlwcles d'abatage. 

!.'évolution des mé thodes d'abatage du lign it e 
xyloïde c•st fon('( ion. comme dan s les au t·res b assins 
d~ li gni te. du progr<\s techn ique. L a vieille méthode 
cl exploitat ion par piliers et foudroyage res te néan-
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moins d'application . moyennant certaines ada pta
tions, en H aute Silésie et dans les autres bassins 
d'extraction sou terra ine. 

Cette méthode domine actue llement l'exploitation 
minière aux E tats-Unis où l'on a cependan t ten
d ance à remplacer le système pa r chambres et piliers. 
lequel sacrifie au moins 30 % du gisemen t. par un 
procédé appelé Blocksystem. lequel réduit la perte 
à environ 10 %. 

En tout cas. l'exploitation par p ilie rs et foudroyage 
est une méthode simple et souple. On peut lu i fa ire 
le reproche de n'être pas économique, parce qu'elle 
peut entrainer, outre une perte importa nte de cti sc
ment. de graves incendies de m ines. En outre." elfe 
ne se prête pas à une mécan isation poussée. comme 
en tai lles: elle ne convient pas da ns les couches min-

J 1 l"eld' N•ue> Ar t>eil>( .. d 

j 2 R.ld; Fordorfeld 

B 

--- - - - . -· -- . --

ces; e lle ne permet pas un aéragc unil'orme et con 
tinu. 

Ces raisons expliquent pourquoi, dans les mines 
d e hou ille, elle fut progressivement supplan tée et, 
dans les mines de lignit-e. fortemen t concurrencée 
par l'exploitation pa r tailles. 

Le con trôle d'un toit peu compact et comprenant 
du sable et d es caill outis est très diffici le lorsqu'il 
s'agit de gran des surfaces. 

Le rendement de l'explo ita tion du lignite par pi
liers es t sat isfaisan t : 7.5 à 1 o tonnes par homme
poste ne sont pas rares. La consommat ion d'explosifs 
ct· de bois y est moindre que dans l'exploitation 
par ta illes. D a ns une couche de 4 à 5 rn de puis
sance, on peut sc contenter d 'é tançons d e 2. à 2. ,50 rn , 
en fora nt à parlir d es p iliers dans la partie supé
riPure de la couche afin de l'aba t-tre à l'explosif. 
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éanmoin s. si l'exploitation par pi liers doil ~édcr 
le pas à l'exploitation par tailles, il faut l'attribuer 
en premier lieu aux pertes de ~isement, lesquelles 
n'arrivent pas à compenser u n rendement relati
vement é levé. 

En Amérique, où la richesse minière est grande. 
on peu t se permettre u n certain gaspillage de gise
ment. L es photos publici ta ires techniques permettent 
d'observer la rareté des matériaux de soutènement : 
c'est le charbon des p iliers q ui en tien t lieu. 

Ceci ne veut pas d ire que l'on renoncera défini
tivemen t au système des pi liers. En effet, il n'est 
pas possible d'introduire un nouveau mod e d'ex
ploitation dans un gisement déjà sillonné par d'an 
ciens chan tiers. Dans les gisements neufs, par con
tre. les mét hodes d 'exploitation par pili ers ne se 
justifient plus. 

L es mét hodes que nous allons examiner consti
tuent une transition entre l'exploitation par piliers 
et l'exploitation par taille, seule à même d'util iser au 
maximum les ressources de la mécanisation. 

2.) Exploilation par grancls piliers. 

L'exploitat ion par grands piliers est en réal ité 
une exploitation pa r tailles, où le transport est effec
tué. non par des couloirs, mais par d es wagonnets 
c irculant le long du front de tai lle. L a figure I 
sc rapporte à une mine d 'une importan te société 
autrichienne. 

Cetl'e méthode n'est évidemment possible que 
da ns des couches à faible pendage. Elle p résente une 
solution intéressante du foudroyagc de couches 
à toit peu consista nt. 

Le chantie r comprend essentiellement quatre ha
vées de 1.80 rn le long de piliers de 30 à 40 mètres. 
Le travail se fait dans les quatre havées à la fois : 
abatage dans la première, transport dans la deu
xième. en lèvement des couches du toit, en échiquier 
dans les troi sième et quatrième. 

L a part ie inférieure de la couche est d éhouillée 
par tranches. dans d ifféren tes niches. L'intercala tion 
stérile de o,So rn es t abattue en même temps el 
pelletée, par dessus la havée de transport . dans la 
havée 3 ( fi g. 1) où elle est retenue par des d osses 
afin d e maintenir propre la havée d e transport. 

En général. il faut trois jours pour déhouiller une 
havée. y compris la partie supen eure de la couche. 
Sans l'intercala tion stéri le, d eux jours pourra ien t 

suffire . 
L'exploitat ion d e la part ie inférieure d e la cou

che entraine une forte consommation d'explosifs. à 
cause de l'intercalation elle-même, constituée par de 
la roche tendre, cl par suite du manque de pression 
qui en résu lt e dans le lignite. 

Cette méthode d'abatage est très intéressant~ 
parce qu'e lle permet de con trôler le toit. Contraire
men t au procédé par tailles, la parti e su périeure de 
Ja couche est abattue, non pas sur tou te la longueur 
du front. m ais par tranches alternées. L e fractionne
ment du foudroyage est spécialement intéressant en 
terra in s aquifè res. puisqu il ne don nera jamais que 
des irruptions d'eau rédui tes au xquelles il sera 

a isé de faire face. 

Malgré ces avantages, on a dû introduire dans les 
mines de lignite la méthode d'exploitation par taiiles, 
qui seule va de pair avec la mécanisation et la 
rationalisation du transport : couloirs, convoyeurs, 
etc. Il fa llait d'autre part augmenter à tout pri.x la 
prod uction et ne p lus négl iger les couches de faible 
puissance q ue les anciennes méthodes - p iliers et 
foudroyages, grands pi liers, gradins - ne permet
taient pas d 'exploiter. 

3) Exploitation par tailles. 

L 'exploitation se fai t souvent suivan t deux a iles, 
comme d 'ai lleurs dans les mines d e charbon. Le 
couloir collecteur médian assure ainsi le transport 
d es produits d'un front d'abattage de 100 m, 
divisé en deux tronçons égaux, et la bande trans
porteuse qui lui fa it suite a deux fois plus de ren
dement que si elie desservait une taiiie de 50 m. 

A chaque extrémité de la taille se trouve un mo
teur actionnant les convoyeurs. Sur la figure 2. l'aile 
se trouvant à la limite du synclinal exploite encore 
une partie d e la couche se trouvant au delà de la 
voie de tête (pilier) sur une longueur d e 10 rn env i
ron. partie où la puissance est réduite à 8o - go cm. 

L es caractéristiques du chantier son t les sui
vantes : puissance : 1,80 rn - largeur des havées : 
1.50 m - profondeur d e la taille : 3 havées (aba
tage, convoyeurs, p iles de soutènemen t), soit 4,50 m. 

Le soutènemen t· est p lacé soit montant (fig 2.a) 
soit chassant (fig. 2.b). 

L es densités de soutènement, calculées suivant les 
normes du bassin de la Ruhr, sont les suivantes : 

type a : 3 X t .50 rn X 1,00 (écart entre cadres) = 
4,50 m2 divisés par 6 étançons = 0.75 m2/ étançon 
ou 1.33 étançon/ m2

• 

type b : 3 X 1.30 rn (havée) X 4 (longueur des 
bêles) = 15,6 m2 divisés par 12. étançons = 
1,3 m2/ étançon ou 0.77 étançon/m2

• 

Le soutènement chassant a donc une densité à 
peu près moitié moindre que le soutènement mon
tan t. avec une havée raccourcie de 2.0 cm. L e 
mur n'étant pas dur, les étançons sont posés sur 
semelles (demi-bois). 

On peut tabler. avec le sou tènement de type b . 
sur une réduction de la consommat ion d e bois de un 
tiers. P our prévenir un glissemen t poss ible du sou
tènement, il s'impose de le consolider par des pous
sards et des étrésillons, ct aussi par des étançons de 
renforcemen t p réalablement aux opérations de mina
ge. 

4) Exploualion par tailles avec récupération du 
clwrbon du toit. 

La figure 3 est éloquente par elle-même. Bornons
nous à un bref commentaire : 

a) les cadres ne se touchent pas, mais sont sépa
rés par des intervalles de 0,5 rn; la largeur de la 
havée est donc d e 1.7 + 0 ,5 = 2.,20 m. 

b ) l'abatage se fait sans piles. 

Eu égard à la largeur d es h avées, d eu x havées 
au plus restent ouvertes. Il en résulte une densité de 
soutènement d e 
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2 X 2.20 X 1 .o = 4 ,40 m 2 d ivisés par 4 é la n
çon s = 1 . 1 m 2 /étançon s ou 0.9 1 é ta n çon/ rn~ (un 
peu inférieu re à celle de la fi g. 2a). 

Lors de la récupération du s illon du lo il. la fi s
sure d 'affa isseme nt ou fissure de Sch lallma nn. est 
m i e à p rofil. E lle se produit da ns l'in te rvalle ent re 
cad res el le c ha rb on du to it s 'a ffa isse en écrasant 
progressivement· le soutèn emen t. 

L e banc supérieu r cons titue e n somme le lo il 
d 'une ta ille ava nçan t da ns le b a nc infé rie ur. C c 
loil es t en suite récupéré pa r foudroyage. B ien en ten 
d u. on ne récupère pas tout. 

Sou s une forme peu class iq ue. o n u l il ise le poids 
propre d u b a nc supé rie ur pour l'a ba tage. c·n épa r
~nan t fe p ic . A lors q uf'. dans l'<:'x plo ila l ion d~ ln 
houill e'. on u til ise des éta nço ns ri ~ides a fi n d évi· 
1e r toul<' rassu re. ic i l'on favori se el l'on provoque 
même la formati on d(' fissur!'s C' n vue d e I'Pxplo ila· 
l ion. La pcsan iPu r jou!' son rô le et la ronsommalion 
d'Pxplosif !'SI r~d uil e. 

Cf' Ile mél ho de permC't de déhou i lie r u n<' havée 
en deux pos tes. L P pos t!' d(' nuit ('SI u tili sé a u ripa· 
f:!C dc•s ronvoy<'urs C't nu déplnn•mf'n l d P!' p il!'s d<' 
bois prol<;(!eanl lf's mol!'u rs df' rommnn df' e l les 
a r n'•s à la laille. I.e l ir des mines n lieu enl r<' 4 el 
() !IC'ur(·s . Le pos te d e jour qui su it es t consacré a u 
hanc inf~rîeur. LI' lendemain f'~ l consacré n ~ lir 
du toit Pl ft !'a rérup~ralion . L (·xplo it nlion dun!' 
l1a v{•p pn·nd donc d<·ux jours. 

f~app<'lon s qui' l'1·xploilal ion n1· rf'< ourl pa~ a ux 
pi le- ~ dr• hoi s dl1· < onsli lw•. '" ' v ra i SP tt S cl1· I'C'x 
pn·ssion . une m<' l lood (• par foudro yaw· ~ u r fil<·s 
(l' t'· t r~ n ~ on ' · 

A lter ivlnnn rcmblni 

13auwürdigkcils· 

Gren7.c = l imit~ d 'explo ila lion 

Aus1.ichstror11 rou rn nt d'nir sorta nt 

E inzidoslroon = couran t d 'air c ntm nl 

\ \'cllcrlii r = porlc ohturalrin• 
Sarr• n•e lrutsclr(' = eouloir 

Fürderbandc = hnndc tm nsporlc••~c 

Vcrt.u g. Untcrzu ~ = b<·lc· 

G n mdsoh le = ~<·mel le 

Sprr ilzc = c!lrésillo n 

Sclouhslcm pcl == (lOIISSn rd 

Vt· rsl ~irkur•u~ lc•rf r J>c· l == •'lançon d.· 
n ·nforccruc·n l 

m. - Mécanisation 
de r exploita tion du lignite par tailles. 

1) G énéra lités. 

N ous avons dit que seu le l'exploita tion du lign ite 
par ta illes est compa tib le a vec la mécan isa tion. 
Q u 'il s'agisse d e transport ou d 'ab atage. la mécani
sa ti on posl·ule u n m inimum de p roduction en des
sous duquel elle n 'est plus renta b le. Ce minimum, 
q u i esl calcula bl e. est d 'aulnnl plus élevé q ue les 
investissements son t plus importan ts c t q ue l'effe t 
utile va lorisé d es m achi nes em ployées est plus fa ible. 

O r. le vo lume d e l'e.x lracl ion dépend de tro is 
facteurs : pui ssa nce de la couc he . lon gu eu r d u front 
d 'a ba tage Pl avan cement journnlier . 

Le pre mi Pr facteur es t une donn é!' que le m in eur 
ne peu l q u 'accepter. P a r con lre. il peu t décider de 
la lon gu eur du fron t d 'a b a ta ge e l d e son ava n ce
ment. 

La lon gueur d u fron t d'a ba ta~e ne sera pas a rb i
tra ire. E lle va dépe ndre d e la régu la rité d e la 
coucl tf' 1'1 dP la na tu re d f's tPrrai n s e nr a issa nl s. spé
c_i~ l empn l du_ toit. Il es t éviden t q u 'une couclw régu
l , ~· re. san s dera ngemc• nls. fa il les n i re jets, p ermel lra 
d al longer le front de ta ille, de mê me q u 'un to it 
de bonne IC'n ue es t faci le à cont rô ler. 

D a ns une m in<' de h ou ill r. les lro is facteurs : 
puissan ce. longueu r d e ta il le e l avan cemen l. sont 
ft CP poin_l liés qu'i l rs t possib le. da ns urw même 
coucltc, cl exlra irP fa même ttua nl il ~ dP cha rbon en 
r<:dui san l d<· moi l ié !n lon gun 1r d C' la ta ille . à ron 
d tlton d1• doubler 1 avHnc<"rnl•tt l <'1 inversPme nt. 

- ~ 
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[ N a<h Fï r:.ten raube n 
Ru t:tÛ"'• 

j[ Au;kohlen von Feld 2 au~ EinhiPben ( Einbr ûc.hen ) 
]! 2. Feld au~Q<lkohlt 

lY Rul~<.hen.umleqen von 1 na lh 2 
Y Fir!>ten ra.uben 
VI wie l 

F ig. 3. - Exp/oiluliort par luillc•s niii'C /ourlroyogc rlp ln lrrmc/op supéri('ftrc cie lo coucloe. 

R ulsch c 

Nacb Firslcnmubcn 

Auskohlcn \'on Fd<l2 nus Einloiclwn 

R u l>chcn - umlc!(cn 

Il n 'en es t pas de mêm ~ dan s une m ine de ligni te 
. 1 ri s- terrains relativemen t ten dres. dont nous 

ou es mo h . 1· . • . 1 
1• nu premier c a pd re. undent gen erac-

avons pa r e c f . d ·JI • 1 ( n gueur des ron ls e lat e a 40 - 6o m . 
men t ar 

0 
1 d e !00 rn const ituen t des except io ns. 

L es ron s . d 1 Il 1 1 . dan s les min es <' 1oui c. es ong-u eurs 
B te1f1 que. ·ienl e nt re des limi tes b eaucoup p lus 
de ron ls val l' 1 • 1 b ·l · ·( f 1 n olcr q ue on lcn c a rs sla 1 tscr 
larges. 1

. a u cie 200 m . li fa u t des cou r ltes ct des 
, rnvtrons bi 

aux . t ' ulière menl· favora cs pour y rrncon trer 
terra in s pa r IC 

r 1 de 3 à 400 rn . d es ron s 

couloir 

nprès foudroynj:!e d e ln lrnnche supérieure 

déhouillcmcnl de ln lon,·ée 2 pnr niche• 

lmnsfcrl des coulo irs. 

Compte te nu des rema rq ues c i-d essu s. il fa u t. 
dans les exploitations d e ligni te par ta illes, retenir 
les p rin cipes suivants 

a) a llonger le front de laille ju squ 'à la limite 
géologiq u eme nt possible; 

b) réaliser d e grands avan cements. 

U n tro isième pr inc ipe sub sist·c. Fondam en tal en 
lign ite• comme en houille : s'écarter au ssi v ite que 
possible d es terrains mauvais. 
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2) Minage du li gnite. 

La s tructure xy loïde du lignite lui confère. a ins i 
que nous !"avons dit dans l'aperçu géologique, une 
grande dureté. 

D 'où l'impossibilité de le fa ire mordre par le 
marteau-pic : il fa ut recourir au forage et au mina
ge. L 'effet du minage sera renforcé si ce dernier est 
accompagné d 'un havage, à la main ou à la machi
ne. 

Il e n résulte que l'exploitation du lignite demande 
beaucoup d'explosif. L a consomma tion peut a ttein
dre 500 g à la tonne e t grever le prix de revient 
d 'environ t D lVI. Par comparaison, citons les chif
fres correspondants, en 1949, dans l'industrie char
b onnière d 'Allemagne occidenta le : 94 g e t 0 .22 DlVl 
pa r tonne extraite. 

Il es t à noter que ces d erniers chiffres se ra p
portent principa lement à des cha rbon s gras (65 à 
j O % ) dont les couches sont rela tivement tendres et 
fi ssurées, b ien q u e les cha rbons fl ambants (20 %) 
soient de p lu s en plus a b a ttus à l'explosif. Ces d er
n iers se trouvent, comme le li gnite, enca issés da ns 
des terra in s a ssez tendres et sont eux-mêmes assez 
durs. Le havage y es t fort employé, ce qui abaisse 
la con sommation d'explosif. 

La consomma tion d'explosif dans les couch es de 
lignite es t liée à plusieurs facteurs : 

1) la puissan ce de la couche : plus elf e es t fa i
b le, plu s il faut d 'explosif; 

2) la méthode d 'exploitation : l'exp loitation pa r 
ta illes exige en général plus d 'explosifs que les 
méthodes exposées précéd emment : p iliers ou tail 
les avec récupérat ion du to it; 

3) les travaux prépara toires : travers-b a ncs, voies 
de niveau e t fa u sses-voies nécessitent l'emploi d 'ex
plosifs. 

Q uoi qu' il e n soit, une con som ma t·ion d 'explosifs 
d e 500 g par tonne d ' un combustibl e à pouvoir ca lo
rifique d 'env iron 3.000 calories est prohibitive. 
C'est là le poin t névralg ique de plus d' une ex ploita
lion de li gn ite. 

D isons e n passant que seuls des ex plosifs bri sa nt s 
du type Donarite don nent satisfaction dans le lignit e. 

Pour suppléer parti ellem ent l'explosif. il fa ut re
couri r à des e n gin s mécaniques d 'a batt age, tel s que 
des haveuses ou d es rou i li euses. 

On admet généralement CJUf' la roch<' d ur<' rl 
compacte demande d es ex plosifs très brisa nts. la n 
dis que fa roche stratifié<' se contente d e v itesses 
de détonat ion moind r<'s. JI est ccrt·a in qu'un ex plo
si f uniq ue donnant plein e sa ti ~faction dans ff's 
d r ux cas l'SI irréali sa b le. 

On a. dl"puis peu. effectué dans la R uhr dPs es
sais intéressan ts avec fe procéd é Ebbin gha u s : l"in
lroducl ion. dan s la charge, de cartouches d e Rieur
bit e produ it un éhran ll' mPnl d es roc hes p lut ôt 
qu'une fork fragm ent a tion. Jusqu'à présen t. dans fe 
c harbon . les tirs éta ient caractérisés pa r une forte 
con cf'nlmtion d '<'xplos il". laquelle don n a it li eu à 
une gra ndi' fragnwnt a tion du charbon d unl' l·x pul
sion vio!Pnt e. Cl' qui <'nlmina it d<'s pNtes nu rr·nhla i 
f'l d1·s dé~â l ~ au soutPn1·m1•nL 1'1 aux convoyC'urs. 

Il faudra voir s i 1<' pro1 r'dé d <' rninagP avec B i<nr
bitr- 1 ·~ t inlé rl'ssant dan s les ( ouches de lign ite>. D l' 

Ioule façon. fu consommation d'ex plosif Ill' s<·ra pu~ 
réduite. Hcun·usem<·nl que le probf i·nll' du grisou n,· 
sc pose pas ic i. 

En toul é ta t de cause, on ne pourra pus trop dimi 
nuer la bri san ce de l'explosif. ce qui p roduira it d es 
blocs d e li gnite d e grand es dim en sions qu' if fa u
drai t fra gmenter en suite. soit à la main. soit par des 
tirs secondaires. 

3) 1-1 avage. 

a) Principes. 
Il est superflu de fa ire la description des machines 

qui, montées sur roues ou sur chenill es , enta men t le 
front des galeries. Le min eur les conna ît bien tant e n 
li gnit e qu'e n cha rbon. 

Le creuse ment d es galeri es de lignite apprend 
que les besoins e n explosifs diminuent au prorata 
des saignées ou des rouillures pratiquées dan s fa 
couche recoupée. P our un profil de galerie tra pé
zoïdal. mesura nt 2.20 rn a u pied . l,jO rn a u toit et 
2 .20 rn d e hauteur, la consommation d'explosif a 
la tonne es t d e 450 à 500 grammes s i une rouillure 
est pratiquée à peu près d ans l'axe du front. 

E lle descend à 350 g s i l'on rouille a ux deux 
parois et tombe à 250 g si l'on fait une sa ignée hori
zon tale supplémentaire. 

Il s'ensuit" que les machines u tili sées pour le creu 
sement des ga leries doive nt être à même de faire 
d es rouillures a u ssi bi en que d es saignées horizon
ta les si l'on veut que feur rende ment soit souple 
c l que feurs fra is d'installation et d e tra nsport soient 
rentables. D e tell es mac hines pcrmeUcnt d'accélérer 
l'avan cement tout en é pa rgn a nt l'explosif. E lf es p er
mPltcnt, en outre, d 'enlever une inte rca la tion d'argile 
éventuelle qui. a utrement. soui llera it les produits 
extraits. 

Tout es ces co~sidéralion s à propos des galeries 
sont va la bles pour le front de la ille. 

If a été dit. au chapitre 1 , que le lignite est pa rti
culi C:· re mcn t dur el qu'il n'a pus de clivage pa r suil"e 
de sa form a tion récente. Ces dPux éléme nts excluent 
fe rabot comme en gin d'aba tage. En e ffet, il es t 
bien connu. d a n s les mines de c harbon, que le 
r~ bot est effi cace quand fe front d e taille est para i
fele, ou à p eu près. au plan d e clivage. Raboter un 
cha rbon dur el· sa ns clivage es t prat iquement sans 
C'ffcl. J?an s le lign ite , on verra it tombe r les purlies 
bllaqueC's _P_a r les dPnls c l les cout eau x tandi s que le 

une supeneur reste ra it in tact. 
La haveuse ordina ire n'a pas donné d ·JI 

' ft 1 1 c e mc1 eurs 
rcsu a s : que a .s~ i gnée ait é té pra l·iquéc près du 
mur ou vf'rs fe mdl cu de la cou cf1e ·f t cl 1 f d · 1 es apparu 
~ns _a p uparl es cas quf' fe banc de li gn ite s'a f-

fa issa i! f'n g ros b locs qu'i l fa ll "t . f 
d

. f a l e nsUite ragmente r 
nu moyen exp osifs. Au total la . 
d' explosif éta it sensiblement lu .me"mecon som~~aiiiO.n 

· d f c que s 1 n y nvad pas eu c 1avarte C 1 · • · . . • 
e ffe t c ue d , d - 1 " · ·. e UI -CI n avait eu d autre 

1
. . 1 . c eco fer d<' 1 argi le du toit le b d 
l <~ nd C' sa n s . 1 . 1 d une e 
~ . TIC'n Ul e n ever c sa cohésion. 

Fau l-d C'nl a mPr 1<' front par ·fi . , 1 . ro UI ures ou pur 
snq; n<>l's 10n7.on la fes 7 

l in<• sa inné l J 
b !' <'S SO U V<' ni re JOuchéf' . . d 

!..(on fl c·m!'n 1 du l1ll Fil pa1 SUite u 
1 

Ir. - <' provoqu e un d · . If 
< u to il sa ns fraanwn tr·r Il' li o 1 , . 1 d eco Pm.Pnt 
pas a mr' liorr' ni fa con ,., ntl· f · d<'' reni emen t n Pst 

somma IOn ex p osif réduite. 

. ...,_ 
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U n havage continu n'est poss ibl e. en pratique. 
que le long d'un front dégagé. O r, l' expérience du 
havage e n cha rbon a enseigné. grâce à d es mesures 
de pressions. que la cha rge d 'un é tançon s'accroît 
rapidement a près le passage de la haveuse; en 
d'autres termes. un panneau sous-cavé doit êl"re 
considé ré . du point de vu e sout ènement. comme un 
c ha mp d éhouillé non soutenu. U n espace libre de 
o.So rn en avant d'un sout ènement portanl". prolon gé 
pnr une saignée de 1 .20 m. éq uivaut à un espace 
libre de 2 m. ce qui. en lignite. es t pratiquement 
intoléra bl e pùr suite d e la présence da ns fe loil 
de ban cs de cailloutis aqu ifères . 

Une rouillure ne sc re ferme pas auss i facilement 
qu'une saignée cl" elle peut sc fa ire sans dégager le 
front. D'a utre pa ri". elle n'a ffecte pas fe toit. Le pro 
b lème à résoudre con sis te donc à réaliser une machi
n e qui parcoure le front de ta ille toul en pratiquant 
des rouillures dans un plan perpendiculaire au p la n 
d 'avancement d e la machine elfe-même. La c hose ne 
pa ra ît pas impossible avec les machines actue lles 
montées sur chenilles. 

C e pcnda nL dans le lignite. !<' ur circulation sur 
un mur te ndre soul èverait des difficultés insurmon
ta bl es. Il faudra résouclr<> le probl ème comme dans 
fe c harbon . c'est-à-dire avec une màchine circul ant 
sur le convoyeur. à moins que l'on ne trouve un 
a utre mode de déplacement appropri é. 

b) Nouvelles rouille uses. 

A l'exposition du D.K.B.L.. e n septembre 1950. 
on a pu voi r des rouilleu scs des firmes H enry 
Neuenburg à R ecldin gha usen. Eicld10ff à Bochum 
et Korfmann à \iVitten. 

La firm e H enry N eucnburg présent a it une ha
veuse na ine actionnée par mote ur de 5.5 ou deS CV 
c t pesant 350 kg. Sans fe bras d e h avage, son en
combrement est d e 1.30 m en lon gueur, de 0,40 m 
en la rgeur et de 0.40 rn en ha ut·eur. E lle permet 
d'effectuer une rouillure de 1.50 m d e profondeur 
sur 6 cm de la rgeur. 

Etant donné que son axe longitudina l est p a rallè
le à l'axe du convoyeur. elle n e pourrai t êt~e utili sée 
dans Je cas qui nous occupe. quel le que so1t la sym-

11 · du mineur pour la h aveu se d e poche. En 
pa 11e 1 f . . d a ff t il fa udrait a a 1rc p1voter e go pour pou-
e _e 'faire d es rouillures perpendi culaires a u fronl". 
VOIT , .. ( d'ff· ·j 1 d , t' n pa rticu 1cremen · 1 ICI e et ongue quan 
opera 10 d 
le soutènement· est ensC' . 

Il est vrai qu'un modèle spécial permet de fa ire 
d es enta illes en dia~onalc. entre toi t ~ t mu,r; m a is 

rron s [Jfus lom que cette solut1 on n est pas 
nous ve 
satisfa isante. 

L es firm es Eickhoff el Korfma nn cons trui sent dC's 
rouilleu ses pouvant développer. avec comma nde 
'1 t ique . une pui ssance de 9-5 CV cl" capables 
ed .ec r . une e nta ille de 9 à 1 1 cm. De tellPs machi-

ouvnr d 1 f d 1 
t déJ"à utilisées a ns c on pour e creu-

nes son l 
t d es ga le ries el ces montages. 

sem
1 

en f· , Eicld10ff peut également fournir un p 
_a 1rmt , . 6.1 (f'· ) 

1 ()n iée sur c hass1s mo 1 e qJ . 4 . a v!'c 
HIV<'ll ~C' Jl1 f 1 d J ·J 
1 

, . ]Jras 1)ivola nl . l .a pro on( <·ur l' a l'OUI -
c1 "lllle sur ' d 1 1 1 
1 

c 1·- à l a pui ssa nce <' a couc 1C'. comme (, 
ure es l lee ' c 1 d 

1 fi aure. Dans une couc 1<' e 2,20 m . 
mon tre a " Il . . 

f d r d e roui ure ne sera 1t au m ax1mum 
la pro on eu 

Fig. 'L - Rouillcusc verlicafe (Eickhoff) . ·· ' 

que de 1 .20 m. étant nulle au toit. U n e couch e de 
1 .50 m d e pui ssance perme ttrait d e faire une rouil 
lure de 1 rn à p eine. Sou s celte forme, une telle 
rouifleuse n e con vient pas. 

La même firm e a en outre brevel"é une rouilleu se
diagona le montée d e biais sur le châssis (fi g. 5). 

En faisant pivote r le bras porte -outil. il est possi 
ble d e fa ire une rouillure e n diagonale du toit au 
mur. Cett e opérat ion n écessite l'enlèvement d 'un 
éta nçon que l'on replace ensuite . A côté de cet in
convénient· sérieux. subsis te la menace d 'affaisse
ment du toit entra înant le re mplissa ge de l a sai
g née. On peul dire que ce machin es n e conviennent 
pas comme rouilleu ses. 

A u ssi la firme EickhofF a- t·-elle réé tudié le pro
blèmp pour a boutir aux deux nouvelles rouille uses 
q ue voici : 

1) U ne roui lieu se à cadre exten sible avec tam
bour d 'appui à l'a rrière. 

Comme l'i nd ique l a Fi gure 6, un châssis mobile 
porte un cadre d e guidage qui p eut couli sser lon
g itudinalemen t et pivote r. Avec cc cadre fait corps 
u np lê-1!' dl' havage, avec bras et c ha îne. 

S ur la plaqu<· lourn a niP du c hâss is es t mon te 
u11 lrl' uil don l la roue d l' comma nde prC'nd dans un<> 
c réma ill&rl' ou un e c haî ne fi xée sous fe cadre . U n e 
manivi' I! C' p lacée s~r fe tre uil permet d'é tendre 
le cadre de guidage. 
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Fig. 5. - Rouil/euse Jiagonale (Eickhoff) . 

A fin d'évite r le capotage d e la mac hine, un rou
leau conducteur en caoutchouc, qui p eul tourner 
d ans tous les sens. est fixé sous le cad re de gu idage. 

L e b ras et la tête de h avage son t d éplacés à la 
ma in, la m a n œ uv re de la tête étan t a ssurée par un 
moteur électrique d e 9.S k\;\,1. Cette mach ine sera 
livrable proch a inem ent. 

~ 
":.1 

' 

J 1g () - J<o,;lf,,,.,,. fi uufn· (•.\ 11''";1,{, . 

Ht'f' l ffiiH,HIIH tliiJI/HII fi l'rll'rfr•n· ( 1•. 11 kl11tll) 

2) Une rouilleuse à bras exten sible c l pivotant. 
Comme l'indique la fi gure 7. l'en gin est monté 

sur châssis mobile et de façon à pouvoir pivoter : il 
est commandé par un moteur-électrique de 9.5 kW. 
Le bras de havage et la chaine peuvent se déplacer 
sur des guides la téraux p ivotants: leurs mouvements 
sont commandés par une créma illère ou une chaîne. 
Le pivoteme nt des guides permet d e relever ou 
d'abaisser le bras de havage. La chaine de havage 
est entra înée par une courte chaîne munie d e cames, 
d ans les tambours inférieur el supérieur. 

Tout·es les comma ndes sont mécaniques. L 'engin 
n 'es l pas pourvu de cadre de guidage, ce qui lui 
assure une gra nde mobil ité. L a fi gure 8 représente, 
en perspect ive. cell e machi ne en act ion. 

Avec sa machine B S 6. la firm e K orfm a nn a éga
lemen t réalisé un type qui convient a ux travaux en 
cause (fig. g) . Grâce à son poids réduit (envi ron 
700 kg) . elle est très mobile et ré pond parfa itement 
a u x exigences particulières d es mines de lignite. 
S on poin t fa ible est la pe tite la rgeur de la rouil
lure qu'elle trace: 8 à g c m: mais il n 'es t· pas impos
s ib le d e la porter à 1 1 c m. en sc servant d'un bras 
plus lourd. En _ li gn ite, tout centim ètre a jouté à la 
largeur d'une rouillure se retrouve sous form e d'éco
nomie d'explosif. 

Les fi gu res ga el çb montrent la machine en 
posil ion de trava i 1 e l de t ransport. Le carter por
ta nt le bras et la chaîne d e hava(:l'e coulisse m éca 
niqueme nt le lon g des colonnes vertica les (fig. ga, 
posit ion de travail ) . 

Au début des opéra ti ons. le carie r se trouve à la 
partie in férieure et l e bras est e n position verticale . 
D ès qu'on e mbraye. le carter monte a u tomatique
me nt le lon g des colon nes. En même temps. le bras 

® 
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(B 

® 
® 
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Fig. S. - Rouil/eusc précticlenle en aclion (Eickhoff}. 

de hava"C est incliné à la main . de façon à s'engager 

1 " .1 0 cl on provoque le renversement 
~ous e lo• . ,uan d 1 1 d 
d- d a rclle le carter redcsccn e on g cs 

e sens e m. · 1 ·J 
1 bras c t chaînes. A u lot·a , 1 est pos-

co onnes avec J · 
·bi d f . ne roui llure presque reclangu a1re. 

S I e e a1re U f • • d 
L f. gb montre la mac 1ine en posllJOn e a 1gure 
\rans port-. 

La durée 
dép la cement 

1 tal e d'une opération . y compris le 
0 d ' . 1 de la machin e. csl e 15 a 'lO mmu es. 

IV. _ Le transport du lignite . 

0 
· sur les figures. que les rouillcuscs 

n a pu VOI T. • ·j · t 
1 l- r ra·1Is C csl su r ces ra• s. q UJ son d , acen su • . 1 

se clp d' dé JJlacemen l aisé. quC' sont P acés 
· J cs ct un · p s rm J l . urv us d essieux. our permettre 

d cou o•rs po d Il Il. d cs 1 des rai ls ans une nouve c a ec o 

l'avanccmen lc'vc• les couloirs cl on les mel sur le 
l nsporl . on en . d ' 1 1 ·J ra 1 • re•nb la i. P u•s on cp ace cs rat s. 
ï' con tre ( rr co e . · II ccupc d 'abord la voie et c ccluc 

L rou• euse o 1 E a ·J · les cou loirs prennent sa p ace. n-
trava• pUIS d 1 son · .-.Je au tir des mines. nu cours uquc 

il e on procc f d' ' . .., su · l . 1 en action . a in ev•ler qu 1 s ne 
les cou o•rs son 

sc bloquent. U ne machine. montée sur chariot-. peul 
ain s i être déplacée à la main el calée facilement en 
position d e travail. 

Les constructeurs em·isagcnt le déplacement des 
rouilleuscs sur les couloirs mêmes. par glissement. 
Les couloirs q ui sont actuellement util isés dan s les 
mines serv iraient ainsi à la fois de moyen de trans
port et de chem in de déplaceme nt. I ls devraien t. 
dans ce cas. êlre solides. pas lrop usagés et n éces
siteraien t l'emploi de t reuils pour le ripage de l a 
mach ine. L 'évacuation des produits uballus pour
rail sc faire au m oYen d'une LôlC' pivolanlc fixée 
a u b out d u couloir ~1 reposan t sur l e mur. 

Le panzer esl de plus en plus à la mode dans les 
mines de hou ille. à tel point qu'un siège risque 
d'ê tre considéré comme vieillot s' il n'a pas au moins 
un panzC'r en service dans le fond. 

Dans les mines de lignite. le panzer appelle les 
considérations suivante : 

a) I'avanla!:!e principal du panzer réside dans le 
fait que son ripa::te IC' long d 'un fron t dégagé est 
r-xlrêmemen t simple Pl peut êt re effecl ué par les 
abatteurs eux-mêmes. sans nécessil N d'équ ipe spé
cia le: or. commC' on l'a vu. la na ture du toit d es 
couches d e li ~!ni le nC' oermct pas de dégager com
plètement un fron t d 'abatage: 

b) la mise en service d' un panzer co C1l e ch er et 
ses appardls d e com mandC' sont lourds. Sans parler 
d 'amortissC'ment ni d'i nt érêt~. un panzer n 'es t justi
fi é. dans des couchC's d C' c harbon dC' qualité. que 
pour un e production minima d C' 300 lonnC's/ posle. 
c 'C's l-à-dirC' 1(' long d'un front dC' 165 m dans une 
couchC' de 1.8 0 m e l avec un m ·ancement de o.So m . 
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Dans un lignite à 3.000 calories, il faudra it une 
extraction 2 à 2.5 fois plus grande, soit 6oo à 750 t. 
ce qui exigera it. dans les mêmes conditions, un front 
d 'abatage de 3 à 400 rn de longueur; 

c) le ripage du panzer présentera des difficultés 
da n s les exploita tion s de lignite. surtout quand il 
servira de chemin de roulement à une h aveuse. En 
outre. le brin inférieur de la chaîne peut a rrach er 
des lamb eaiLx d e mur. ce qui entrave sérieusement 
la m a rc he de l'exploita tion. En charbon, où le mur 
est lisse. le ripage du panzer es t plus faci le. 

Tou tes ces considéra tions se ra pportent à des 
pa nzers lourds. qu'il faut riper e t qu'on n e peut, par 
conséquent, utiliser que le long de fronts d égagés. 

Autrement intéressants sont les p a nzers d épla
çables prévus pour d es fronts étançonnés. Il existe 
des mod èles légers Westfalia P F. 0 - L ou P 
F. 00. Ce dernier a une capacité m axima de 50 
t/ heure le long d 'un front de 120 m . Il ne faut 

- ~- ~~- -- - - - - - ----

pas perdre de vue que les têtes motri ces infé rieure 
et supérieure des p a nzers sont les éléments les plus 
ch ers et les plus lourds et qu'il y a in térêt à inter
cale r entre elles le plus grand nombre possible de 
couloirs a fin de profiter a u maximum du nombre 
de chevaux engagés. En tout cas. il ne faut pas 
env isager l'emploi d e panzers pondéreux dans de~ 
ta illes d e moins de too mètres. D a ns quelle mesure 
les p a nzers légers pourront-il s servir de ch emin d e 
rou lement aux rouill eu scs 7 C ela dépendra du 
poid s et des dimensions de celles-ci. 

En résumé. on peut dire que. da ns les exploita
lions d e lignite par courtes ta illes. les couloirs sont 
et restent le moyen de transport le meilleur. Si les 
conditions locales permettent d es fronts de taille 
plu s longs, on utilisera des p a nzers légers. 

Dans les gale ries, la courroie reste le mode de 
tra nsport indiqué. -~ 

.. 

Matérie l minier 

Notes rassemblées par INICHAR 

CREUSEMENT MECANIQUE 
DES VOIES EN ROCHE ( t l 

]'vi. R odcnbush et R obbins ont mi s au .po i ~t 
Il l . pour le creusement mecant-

u n e nouvc c mac 1tnc l L 
1 l . de grande sec! ion en roc 1r. cs pre-

que c cs ga e n es 1 . d 
. ~ . t cu lieu avec une mac une e Cc' 

mtcrs e~~a t s on S ](( · . D . l 
. l ]\IJ'tnn Orient no 3 en . mo ts. c pUIS C 

~en re a a ~ ( · 
début du mois d e juin t 953· un prototype p u s r? -

t·( · -·. pour Je creusement de la desccndcn c 
cent es t u 1 t ~e Il · " ., 
J
. . r1tsemcn t de la nou\'(' e mme n 2-
acces a u .. 1 d C 1 C • 

d 
1 S .· ' t · « Jamison Coa an O<C 0 · ». a 

F
.c· . a_ oc t\c~ ~ Va La ga lerie. inclinée à tS tj2o. a 
~a t rv t cw. ' ' · < • < 1 1 t · 

d l a. la b ase ct 4.50 m cc Hlll eut . 
4 50 rn c argeur c < • J 

E
.ll 

8 40 
rn de lon nucur el on espere que c 

c a ura "' d .1 . cl • · ·( ] ,· dans un c a t c 9 a t4 mots. 
t ra vat sera ac 'e' e . . . 

L 1. c'se 1 10 tonnes; elle est cqlllpec 
a rnac1 me P d d t l . . b foreurs ont eux c rcusen a 

d e trot s e normes ras . 1 . ... d· . . . . . f • . d Ja secl ton et e !rOtSICmC. ISpOSC 
mo tttc m en cure e c l .. L . 1 partie centra e supcncure. a 
c r> rclra tL coupe a b 1 • 

l d · f· ·t· re es t 0 tenue par parac leve-t' ova e c mt t\ 
sec ton d c haînes de havage mon tées sur 
ment au moyen e 
cadres Cfig. t ). 

• Coal A~e , juillet 1953 - page 8 1. 
( 1 ) Exlrnit de 0 

l\'l l\1. Hodcnbu$lo ~1 HuLhins pour le 
_ l\'lnchine de 1 

Fig. 1. des ga le ries ''" rm· n·>-
crcusclllcnt rnécnniqul' 

Au niveau du sol. les déb la is sont repris pa r une 
solide c ha îne cen tra le à raclett es. tandis que les dé
blais de la m oitié supé rie ure d e la section tombent 
clans un b ac d ans le fond duquel passe la ch aîn e. 

La machine es t mon tée sur pat ins c t est mainte
nue en posit ion d e travai l par des vérins. 

T ous les outil s d e cou pe son t act ionnés par un 
seul mot eur de 150 CV. D'autres pe tits moteurs 
act ionnent le conYO)TUr. la pompe hydraulique e t 
la rampe de ch a rgemen t. Les bras fore urs et les 
chaînes portent a u to ta l ltois cents pics avec ta il 
la nt s en carbure de tungstène. 

En grès dur. on espère a tte indre un avance
ment de 1.50 m par poste. L 'avancement sera b eau
coup plu s rapide en roc hes tendres. 

La galer ie sera pourvu e d'un revêtement e n b éton 
sur une l on gueur d e 100 mètres. pui s l a sécurité sera 
assurée par b oulo nnage cl gunitage. 

LE DRYDUCTOR HOLMAN 
Le c reusement d es b urquins en montant ct la pra

t ique du boulonnage d u to it-. qui p rend de l'ex
te nsion. nécessi tent le forage d e nombreu x trou s 
montant s. L e procédé d 'inject ion d'eau à travers 
le fl euret pour combattre le dégag-ement d e pous
s ières don n e lieu à de sérieu ses difficultés. L'cau 
J'injection re tomb<· sur le personnel; l'humidifica
tion des roches p rovoque le soufflage du mur. L e 
ca ptage d es pouss ières pa r aspira tion à l'orifice du 
trou de mine est inapplicab le v u la difficulté d e 
ma in te ni r la tê te de ca ptage contre l'ori fice. 

Le Dryduct or con s t·rui t par la firme Hol
ma n (Camborne . G ra nde-Bre tagne) est une per
fora trice équ ipée d'un di spositif n ouveau de 
cap tage à sec des poussières. Le fl euret a ttaque la 
roche par percussion. m a is les débris de forage sont 
aspirés à travers le fl euret ct le corps de l'apparei l 
qui est re lié par un fl exible à un capteur (Eductor) . 

L e Dryductor a l a forme d 'un p erforateur à ma in . 
ll pèse 28 kg e t peu t s 'adapter sur une b équille ordi
naire. La fi g ure 2 donne une cou pe d e l'a ppareil e t 
montre le système d 'évacua! ion d es poussières. 

S i le di spositi f de su ccion n'est pas en ordre et 
que les déb ris lW s'évacuen t pas, le p erfora teur 
11<' peut pas fonctionner. 

l ne bonn<· évncunt ion des pou ssières nécess ite 
li l l trou ccntrnl d <· )/~ .. dans le fl <•urcl. cc qui obl ige 
la fora tion d <' trou s d 'au moins 1' ' de diamètre. 

!.es trou!' cla n s les ta ill a nt s d oivent avoir une 
forme appropriée. On ut il ise généralement d es ta il -

______ ............................ __ 
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Rotation automatique 

Groi!>soge automatique 

Distributeur outomotique 
d ' a ir comprimé 

Flexible ome nont les poussiêrl!!> 
ou capteur 

--Teillent ou carbure 
de tungstene 

Conduit collee t eur 
de poussiëre~ 

F ier. 2. - Le Dryduclor H ol" " '"· 

Di•posilif de cnplngc à sec des poussières par l'inléril'ur du fl ,·u r~ l. 

la nts en forme d e croi x a vec quatre trous d isposés 
e ntre les a iles el non a u centre. L es tai lla n ts ordi 
naires ont d es canne lures péri phériques en tre les 
points de percu ssion pour permett re l'évacua tion 
d es poussières ou des boues. La forme ex térieure 
des tailla nt s doi t ê lrl' ronde pou r re tenir fa pous
sière da ns le trou el l'obli ger à sortir par IC' fl eure t. 

Le capteu r pour fo rage à sec Koni (l"sborn. déjà 
décrit dans les A nnales des M ines (2) . utili se le 
même pr incipe (as piration des poussii•res à lm v<·r~ 
l<> fl euret ). ma is au lie u d e 1 ra verser IC' co rps de 
la perforatricr. les po ussiè· res sortent par un man 
c hon fix é sur le fle ure t. Ce sys tème a le grand avan 
tage dl' s'adapter à n' importe qul' l p<'rforni C' ur. 
a lo rs que IP sysl i·me Holman obli g<· l'ac lw t dt• lu 
mac hin e à fore r. Par con tre . av('c IP s \·sfèmt· Ko ni !!s
horn. 1<• courant d'air chargé dt• -po ussiè· res fait 
un coude à go". qui a u gmen lt• la rési~l a n< t · à l'n ~ 
pira lion <'1 rwut donner l ieu à un Pngo r!!Pm<• nl . 

Dans le cas dP roche së>clw 1'1 rw ~~· déhil an l 
pa< C'n (!mins lrop (!ros sous l'action du fl <'ur<'l . lt• 
dispositif dc· fora(!e à s<·c pa r aspira tion présl'nl<' 
<<· rlain. avanla(!Ps : 

1 ) a spiration parfaite des poussirres: 
2) vit es~,. de fornt ion pl u s grande qu'a\'<'< IP fo raf.!<· 

à inj<•< lion d 't·au. pan<' qu'il n1· rr·, lt• ni pou ~~ i <· 
n·'· ni how· clans 1<· fond du lrnu . ;\ < ft Hq tt<' p<-r-

( 2 ) A rliHtl(· .. cl, ., \l11w .. ,J •. Bt·l t.! iqr~t·, Jilll \' it · r 1 ()~) 1. p.q . .!• · 10 

" ' 1u;ll('t I'J"i1 JJ -;Fn 

---~~ ~ ----~~-- ~ - -. --

cussion. le tailla nt fra ppe su r une surface net
toyée. 

3) il n'est plus nécessaire de curer le trou avant 
l' in troduction de l'explosif. 

S i la roche est humide ou se débile en gra ins trop 
g ros sous l'action du fleuret. les trous du tai llant 
sc b ouchent, cl la su ccion n e sc fait p lus. 

FLI ES VERSA TZ 
(Remblayage par coulée) 

La firm e Brieden d e Boc hum a mis au point un 
ma tériel permellanl d'efrecl uer u n rc·mblayage d'un e 
compa cité voisine de celle obt enue par rr·mblaya!fe 
pne umatique dans les couches de pe nte moyenn e 
(entre 25 e l 30°) sans ut iliser d 'air comprimé . 

En principe. il s'agil d e déverser des pierres cali
brées en lêle d e la ille ct de leur donner une v it esse 
initia le suffisan te pour q u 'elles sc dé placent à 
(!ra ndc v i tesse dans des tuyaux de 230 mm d e d ia
mètre cl" forment à leur sortie un rembla i compact. 
La pent e minimum admise est 25° pou r des rem 
b la is normaux el 28 à 30" pour d es pierres fines c l 
argile uses. 

Le remblai est amené e n lê le de laille par b e rlines 
culbutées ou par bandes mé talliques ou caoutc hou
tées; le culbuteur do it êlr<' dé pla cé journe llement. 
Pour assurer la con t inuit é du rembla i. on di spose. 
t•n lre le c u lbuteur el la can a lisa tion. un<~ tré mie en 
forme d 'ent onnoir pouvant con te nir au minimum 
une à deux berlin(·s . Cf'! enton noir. très lourd. est 
cons tru it en pl u si eur~ pi èc!'s. Il n une section en 
forme d 'au gP <wt•c dt·s hords d't'm' iron 200 mm de 

--1 

- -, 

-.. 

. \. 
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ha uteur. Il doit ê tre placé avec une . pente d'a~ 
moins 30o pour q ue le remblai glisse f~cilement: .1 
est équipé d 'un volet qui permet d e regler le flux 
de remblai ct d'évite r les engorgements brusqu':,s 
d e la conduite. L'e ntonnoir es t suspendu par cha•

nes et tendeurs. 
D a ns le cas de tran sport par bandes. la lré~i c 

n'es t p lus nécessai re : il faut alors disposer la station 
de re tour d e façon que les pierres gli ssent nv~c u~nc 
vil'esse sufri sante dans les premiers chenaux (f.g . .)). 

Le tuyau B rieden. utili sé clans l ~ procédé d~ .rc_m_
blayagc pa r gravi té. sc compos~ dun l.uyau el ire a 
emboîtement : il rés iste bien à 1 u sure . .1 a _2?0 mm 
de dia mètre. 6 mm de paroi et 70 kg de res•~t·ancc 
par mm": il pèse 1 13 l<g avec accouplemen t ( ft gd 4) · 

U ne ouuerl ure t a été prévue au-~essus. ans 
l'axe longit udinal. pour éviter la formalron dde _mate
las d'a ir el pour permell re également un egnge -

l . , de « bouchons » éventuels. men a rse 

9 

t 
1 

1 

1 

+ 

~ 
1 

1 

COUPE A·B 
1 

e: 
10 

3 

_J_. cl pour le rt•mhlnyn~c en coulér 
; . ' ·1. - Tuynu c J3r ic en > • .. 

1 1J!· l le - .;:cnu-<lrcss.utls. < nns ~ -

d d ·ff ' ~n t s lu)'aux est réalisée nu 
L / . . cs ' cr, - . 1 

a f(IISOII 1 l rajJide 2. monte a n sor-
d ' ccoup emen d 

moyen u n a l' ulre extrémi té étant pourvue c 
l ir du lu\·au. a . l ni 4 de l'accouplement 

• • - L 'é trie r p lVO a d 
d eu x tetons .)· h l 5 est Iodé a n s un an -

d croc e s . " t 
comportant es . t 6 monté concen lriqu emcn 

1 1 p 1votan ' d· 
nenu éga ('men . 1, ivolenwnt 7 es l pcrpen r-

d t· l a xe c <. P · 'l ~ · cl s 
nu tuyn~r ~n . de l'é trie r. Les cl~ux exlrcmr,(S e 
. laire a cclur . l dC' l acrouplemcn l, un 

cu c mom en l' · 
tu yaux formen t. acu b de liaison permet arll-d (' f1enrc G • • 

jo in l de car a n . -. " lous sens g râce au JCll C'X ts-

1 l . des l uya u .x f'n cu a ron 

tant entre les extrémités des tuyaux qui s'emboîtent: 
les têtons sont soumis à d es sollicitations pratique
ment égales. 

L'étrier pivotant est maintenu fermé par un verrou 
8. et un ressort 9 d 'arrêt empêche tout décalage in
tempestif d e l'accouplement. 

Pour facili ter le transport cl les manipulations 
du tuyau en taille. il a été pourv u d 'un e poignée 
10 à une des ext rémités. tandi s que l'étri er pivotant 
de l'accouplement sert de poignée à l'autre extré
mi té. 

On peut éven luellcme nl faire tourner le tuyt..u de 
remblaya ge d'un certa in angle par rapport à l'ou
vert-ure supérie ure 1 pour m ieux répart ir l' usure . 

L e tuyau en acier de ïO kg de résistance par 
mm" utilisé sufrit pour le genre d e sollicitation. du 
fait que le remblayage par gravité donne seulement 
lieu à une usure P.ar frollemenl el que la v itesse des 
remblais est réduite. comparée à celle du rem
blayage pneumatique. 

L'installation dans les ta illes en dressants ou en 
semi-dressanl s. nécessite une bonne fixation a u 
moyen de chaînes ou de câbles. O n serre sur le 
premier tuyau un carcan de 10 mm d'épaisseur et 
de 120 mm d e largeur ct on le relie par une chaine 
avec tend eur à u n sab ot placé sous un étançon calé 
en tre toit cl mur. On allachc cnsuHe un tuyau sur 
troi s au sou tènem ent en passant une chaine dans 
la poignée 1 o. 

On monte la condui te à part ir du p ied d e tai lle 
et. pour régulariser l'usure. on remonte ch aque 
fois le tuyau inférieur en tête d e l'installation. 

Pour obtenir un bon remblai. on soulève les 
d eu x ou trois derniers tuyaux pou r diriger le jet vers 
1<> toit ou l'on se sert d'une pelle spéciale analogue 
à celle ut il isée pour le remblayage pneumatique. 
Au début du remblayage. on admet de l'cau dans 
la conduite pour la ne ttoye r. 

Le meilleur remblai est réal isé par des schistes 
de lavoir et des pierres concassées h umides. Avec d es 
pierres a rgile uses ou collantes. il y a danger de bou
chons. L e préposé ù la manœuvre du volet doit 
aussi régler la quan tité d'eau adm ise. 

Quand un bouchon se ferme, on p eut l'ouvrir. 
soit en a joutant de l'eau, soit en frappant sur les 
tuyaux el en grattant avec un bois par les trous 
d'aération . 

A u point de vu e sécurité. il faut : 

1) obturer la base de l'entonnoir avec un morceau 
de courroie pour qu 'aucune pierre ne puisse 
!!li sser dans la condui te pendant le changem ent 
de la 1 ré mie ou d es ch enaux ; 

2) instnller un(' s i!!nalisal ion. opl iq uP de préférence: 
3) ut il iser des toiles ou du treill is le long de !"allée 

re mblayée. 

Le personnel nécessaire' comprend : 
'l à 5 hommes pour mellre le remblai en place sui

van t la lon gu eur de la laille el 'l hommes pour 
rlémonl er et remonter la canalisai ion. 

Pour obt·enÎJ· un<' marcl1e réqu lière de l'installa 
lion, il faut au lan! que possible y affecl"cr un pe r
son nel stable. LP rend em ent de toul le chantier es t 
en généra l lié à la mise en place elu remblai. 
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Fig. s. Amenée des remblais en tête de laille 

ptlr convoyeur métnlliquc. 

l· ig. 6 . - SnrtiC" d<·o: n·mblo i!' dU pit•d cf, .. lu (f\nn li ~;a lion . 

I.e· rC'mb l aya~c· par ~ra,· il é C's l d'appli c a l ion cnu 
ranlc' à la mine' Consolidation dans la Ruhr(; ) . 

/ .a fiqurC' 3 monln· le dhc·r~c·men l dan~ la tail lc· 
dc·s pic• rrc·~ amC'nc\es par ronvoyf'ur mé ta ll ique' d la 
figure' fi . le rC'mh lai sort ant nu pif'd cfp ln cnna li ~n 
lion . 

( ) ) l ' , lf,,rt ,J, ( ,J .. , k .. ul , .!11 · •n ltl 

Bdrit•f-. ... g, . ... j, ,JhHII-! l H ' IIl l -\f rlrdll "' l• ·il 

lng \\' H <ww·l< 

l41l ) 1 '<~1.! • · "CO ,. H;o- 1 

gd.•Ll•·rlt·r 1 lt;,,. "'" 1 )1 

- - ~· ---- -~- -- ~ - -

Fi g. ' · Tuynux équipés de luyèrf's pour frnnclli r 

de courte!' plntcurcs. 

Fig. · - Sd,én"' IIIIJIIl no ul J,., .lispu~itifs u tilisés 

pour frandli r un plat ou un fC'IIIOntcmPnl. 

Q unnd la pen le C'SI insufrisnn le pour d onner ou 
consN vC'r n u fl ux d f' pie rrc·s un e v it esse s uffi sa nte. 
on dis pose nu x poin ts r riliqucs d es luyè-rrs avec 
a dmi ss ion périphé rique d 'n ir comprimé (fig. 7). On 
~ JC'u l· fran chi r dc•s pla teu n•s e l des remonl cm cn ls. en 
111 lc· rro.mpanl ln conduit e C'l c· n inl r rra lnnl un e pc•lil e 
1 ou rrol(' 1 ra n s pori c· u ~c · (rif.! . • ~). l .c• d t\hit d 'Li ll (' in!'
l <~ ll ; lli on P<' u l it ll< ·i ndrc· ) OO ~~ 100 m"/poslc•. 

( · ,. prod dé ck n·111hlnyuur· I H' présen l" a u cu n 
dan gc·r pour l<'s ou~ ri e rs à ve ine. on peul d onc pré
voir deux postes d a bata ge. 
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f ig. O. - lnfrnslructurc du con\'oycur llolzwortlo . 

COULOIRS OSCILLANTS EN ALUMINIUM 

L ( ConvO)'eur « H olzworth » es t en ser-e nouvcaL . 1 o 
· d le rr isemcn t des a ni hracilcs a a n 14 

V I CC anS b J · 1' j ' 
Coa l Cy - Port B lancha rd. J en ons . ~wns llp. 

Il 1 ne infrnslruclure cons ttl uec de d eu x 
cornpor e u d· 

f·J d 1 _ 1 reposant de distance en 1s lancc 
' cs e pou res . 1 1 L 

d 1 
• d e roule me nt poses sur e so . cs 

sur cs c w mtn s d l 
1 8 - 6o 111 ou s.40 m e ong ucur. 

pou tres on t t . o m . .)· . d l 
E ll Il 1 • les unes a ux autres par es )OU -

cs so nt n ac1ees .. . d • . 
cl

. _18.. . len t f1xes a emeu re aux pou -
lons e 1 qw res . . , . 

L cl . f· l d e pou tres sonl reun t<'S a rnler-
lres cs eux 1 cs . 

Il
. d 8 par des berceau x q u1 ont cxacl<'-

va e (' 1. 0 m ( r· ) 
1 f d es bacs du convoyeur. 1g. 9 . 

rnenl a o rme 

L 1 1
Jose1ü sur les c hemin s d e rou lP-

es pou res re b ·II cf· • 
1 .. 1· n édia ire d e qua tre 1 C'S 1sposecs 

ment par rn ('fi • ' rr . 1 
d 1 

ls nrevus a cel <' el sur cs sur-
dans es ogem en l ' r· ) 
f d. · des chemins ( rg. t o · aces a p p ur 

b 
d rt]issemen l son t simplemen t posés 

Les bacs c " d'appui. L'a ssemblnge es t réali sé 
sur les ercea.~x n T soudées à la face inférieu re 

d . corn r<'res c d d . 
par eux f ) L e T se glisse a ns cs ram ure s 
du bac (dig. 1 t • • nrrées d a n s le bercea u d 'ap-
correspon a nl <'S. men<" 

pui. 

1(). _ Cf1e111 in de 
l:ig. 

roul,•nu•nl ,ln ' '""''"Y' 'ur l lolzwortlo. 

fig. tt. - C orn i~ rc> en T soudé<·s il ln race inrérieure d u bac. 

L e moteur n tl aque les poutres c l le mouvement d e 
secousse esl· 1 ransmis a u x bncs sans soumettre ceux
ci à la tra ction tot a le nécessaire pour mouvo ir tout 
le lrain . Cet assemblage donne égalem ent une bonne 
stabi li té la térale. 

L es b acs, les poulrcs . les b erceaux et les ch emins 
de roule m en t son l cons truit s en a ll iage d'a luminium. 
zinc, magnés ium. chromium el lil a nium (Frontier 
Bronze Co., N iagara Fall s, N. Y.). 

U ne poulre d e 5.40 m d e longueur p èse 90 k g. 
U n c he min d e rou lem ent p èse 25 kg. 
U n bac d e glissem ent de 1, o m d e l on gu eur 

pèse 30 k11. un S<'u l homme le porle a isément ( fi g. 
12). 
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La la rgeur actuell e d es b acs es t de 42,5 cm. 
On compte également en fabriquer de 57,5 cm. 
L e convoyeur d e 120 m ètres es t actionné par un 

moteur Goodman d e 1 o CV. U n seul moteur peut 
d'a illeurs actionner. par l'intermédia ire de leviers 
coudés. plusieurs ins t·a lla tions disposées en série e t 
faisant entre elles d es a ngles quelcon ques. Lors du 
dé~ontage. on peut tra nsporter tous les bacs en 
utilisant le convoyeur puisque le mouvement est 
transmis par les poutres. 

« RACLETTE A BANDE » 
POUR COURTE TAI~LE (4l 

Substitution d'une banda à une chaîna à raclettes 
dans une infrastructure da con voyeur à raclat.tas. 

(D ispositif en service à la divis ion Garda nne d es 
H ouillères du B assin d e Provence). 

On utilise u n type de convoyeur à radell es où 
les bacs sont assemblés par brides pour avoir u n 
en semb le suffisamment· rect iligne. 

On soud e dan s les b acs inféri eurs deu x entre
toises en tube à gaz. Le brin supérieur de la b ande 
gli sse dans les b acs. le brin inférieur glisse sous les 
bacs à l'in térieur d es cornières de retenue où il es t 
maintenu par les en treto ises. (fig. 13). 

On u tili se d es band es de 450 mm de la rgeur. Les 
charnières son t du type fl exco. sauf quelques a tta
ches ordin a ires en prévision d 'un démont age éven
tuel. Les charn ières doiven t être solides car la ten
sion nécessaire à l'adhérence n 'est réalisée pa r au
cun dispositif spécia l. m a is u niquement p a r tension 
sur le pa lan. 

La lêle motrice à a ir comprimé est équipée d'un 
ou de d eux mote urs de 2 CV de treuil Gardner 
D enver. C es puissances de 2 à 4 CV sont suffi
santes pour des bandes a llant jusqu'à 30 mètres. 
avec pente monta nte pouvant a tteindre 30 %. 

On peut équiper cc convoyeur d 'un moteur élec tri
que de 1 1 CV. ce qu i permet d'a llc indre, da ns les m ê
mes conditions de p ente, des lon gueurs d e 6o à 70 
mè tres . L e rouleau de retour est constitué par un 
tuyau d e 150 mm. mobile sur 2 paliers de 50 qui 
sont. soit d es pali ers à bil les à serrage conique. 
soit des paliers à douilles de bronze. Il faut tenir 
l'axe du roul eau a u -dessu s de la tôle du bac pour 
que le brin inférieur d e la bande ne frotte pas sur les 
cornières d e retenue du bac. Ce convoyeur du type 
b lindé n'a que 20 cm de ha uteur e t peut être ripé, 
soit a u pied. soit avec d es pousseurs à a ir comprimé. 
La tê te motrice. quand le con voyeur remonte le 
cha rbon . pe ut· ê tre placée indi fféremment en bas ou 
e n ha ut du convoye ur qui est d'a illeurs a bsolu
me n t réversible: on pe ul donc l'util iser pour la 
mise e n place du rembla i. L e convoyeur peul avoir 
un débit approx ima tif d e 8o tonnes par poste ; l'usu
re d e la courroie n 'est pas p lus forte que sur un 
convoyeur à roulea u . 

L a puissance des moteu rs est environ égale a u 
quart d e la p uissa nce nécessa ire avec le même con
voyeur équipé d'une chaîne à raclcllcs. L e dépôt 
possible de fines entre la tôle d u bac et le brin 
supé rieur ne nuit pas a u fo nc tionnement ct nécessite 
seu lement un ne ttoyage hebdomadaire. 

(1 .d .I.R.). D es raclelles modifiées d' une façon 
ana logue son t également e n service à la S.A. des 

1 ig. 1 ). - B.at <f,. r tu IPih- 111onh'· =-llr p;din pour u lilisnlion ;n·ct h nnc.lc lra nspo rk usc . 

Le tnmhour moleur esl co n sli l u~ pa r un bou t d e 
1 u yau dP 250 mm de· d iami·l rr dc•rri<'re leque l on 
p lace un roul<'au de• con lra ini P c[,. 90 mm cl<' d ia 
mPt rc· . 

( 1 j I· .. , Jrail cl'""'' 11ulir.· < ,.,,J,,.r P..ri<, ;.u!Pu r ,\1. f\ l,. lf ,.J, 

J ngt'·~tw ll r <fi\·Î ... ionu.tin· <t ( ~ l lfff:s tlftt · J loui llt•rt •.., rfu flu.;:- io (Ir· 

f Jro\l'l ltt ' 

charbonnag<'s de C osson . L a H aye el Horloz R éu 
nis. 

LE CONVOYEUR CONTINU MOBILE (sJ 

C c· ronvoyeur a é té conçu en v ur de disposer d'un 
Pnqin de d éb locage continu pou r les a ba ll e uses-

( ">) Oisp nsilif pr{·spnJ{> ù lo Foir~ dl' Clcvcloncl. ( O llio) e n 
Dthi I C)=)j 

l 

... 
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ch a rg<"uses continues da ns l<'s explo itations par 
cham bres e n couches minces. 

Le dispositif comprend trois part ies : 

1) U n convoyeur ordinaire à raclell es. monté sur 
roues. qu i suit la progress ion de l'a ba ttrusc dan s 
la cha mbre e n c re useme nt (fig. 14): 

2) U n di sque en tôle de 3 cm d 'épaisseur et d e 
70 cm d e diamètre. Cc disqu e a pour but d e m a in 
tenir la chaî ne a u contact du bac dan s le fond d e 
batea u . L a ci rconférence du disqu e es t garnie d'une 
ba nde d 'acier soudée. d e 6 mm d'épaisseur et 5 cm 
de la rgeur. L 'axe portan t le disq u e es t maintenu p a r 
d<'s ressorts ca lés sur d eu x vérins à v is. 

~------------------- 93M--------------------~ 

~~.· m'Ef EEEB±Et;l ~ 
\ 1 0 ~ 

Poulie de Convoyeur W Convoyeur Tète 
renvoi tron!>ver5al u; VUE EN PLAN mobile motrice 

Conv~.~~~~.~-'~-=~""·--·· .-:5--~!i.t-:.~ ~7:>:.: .~ .. ~.:U'?L~~J@;..L 
VUE EN ELEVATiON 

Fi!!. 1·1. Convoyeur Î\ rnclctt('s mobile. 

2
) U n convoyeur transversal à raclettes: 

3 ) U ne sta ti on de tr.a nsfcr t; . • , • . 
Le convoyeur rnobde es t cq,UJpe dun e tcl r mot n ec 

montée sur pn eu s rempli s d eau (fig. 15). 

La cha i ne passe donc sous le disque qui se soulè
ve légèrement a u passage d es racletl'es. L e ch a rbon 
s'écoule de part cl d 'autre du disque el monte d an s 
le couloir incl iné. L es gros morceaux sont écrasés. 

M 
r--- ------3,75----- --i 

ELEVATION 
Fig. 1.3. - l "l· lc motrice du convoy<'ur mobile montée sur pneus. 

La tê te a : 

3.75 rn d<" longu<"u r· 
m de la rgeur o.9o 

o.SS 111 de haut·cur. 

E lle esl disposée dans I' anci enn~ chambre et la 
. de retour csl voisine de 1 aba ll euse. 

s la tJOn 1 b · l ' 
1 roues portan t es nes sont en ac.•er cou e; 
_es cl ci· • t l d · · 

JI l 1- :; cm r Jarne re e 5 cm eparsseu r. 
r es on / ·.- l d· cl 
L 1 n in< de rou <" ment son t 1stanls c 2 .5 0 m 

cs c 1('l - 1 d 0 d 1 cl 
5 

m suivan t a nat ure u mur. ~uan e 
ou e 1 trop tendre. on peut remplacer les roues 
mur es 1 

d P
atins Le convoyeur transv ersa est p erpcn-

pa r cs < • b ·I d 
d

o 1 ° au convoyeur m o 1 f' e l pa sse au- essu s 
1c u a rr<' < 

de lui. 

L t t·0 11 cie tmnsfe rl d isposée à la jonct ion des 
a sa 1 l . . . 1 

d 
·oyeurs comprr nc l ro rs part res <'Ssentre -

eux co n' 
l e~ (rig. •ô) : , 

) U bar ordina ire d e convoyeur a raclr ll<'s. 
1 Il 1 • 0 ' • u d 
1
. • 1 IJJtJo rlé par qua re vcrms a vrs. ne es 

·n e m e e st 1 d 1 
, • • l • bac f'S t pus é troite. cc qui prrmel e 

exlremtlesct d J b . . 1 
J'.cnfoncer librr mr nl a

1
ns f'S acs su

1
pc r

1
Jeurs C LI 

Oh il f' (_r 1nr il 2.ïO m c <' on gueur. 
o nvoyeul' m . 1 1 1 d c l . . ·ac l<'ll es ('( r c 1an on e n tl'a îné oivenl 

Tacnuncn •< d 11 . ]· . ·' . 1 . ro)•eu r r i mon ter ans <' Jac mc m e. 
sorl tr cu ton' . 
A cri efr<' t. on a prenJ : 

Le charbon tombe d ans le convoyeur transv ersal e t 
la chaîne est nettoyée pa r une brosse mél·a llique. 

3) Un d éfl ecteur et un soc d e n ettoyage. 
A l'avant du dé fled eur. on a d isposé u n axe 

porta nt un pignon dent é qui sert d e guide à la 
cha îne à rad elles. C elle-ci red escend dans les bacs 
du convoyeur mobil e à 6 m ètres au d elà de la 
sta tion de l ra nsfe rt. 

A l'avant. le d é fl ecteur porte un soc qui nettoie 
les bacs du convoyeur mob ile au moment où celui-ci 
es l avancé. 

Pour avan cer le convoyeur. il suffit d e soulever 
ln s ta tion d e trans fert sur les vé rins à vis e t de tirer 
le convoyeu r mob ile à l'a ide d e la machine d 'ab a
tage. Quand le convoyeur est e n place. on laisse 
redescendre la s tation de lr an sfert e t l'abalage re
prend. L e cycle d'avancement dure 3 m inutes. 

Le convoyc•ur mobile a 90 m d e longueur. ce qui 
permet un avancement continu de 75 rn , car il faut 
7.50 m rn avant pour d éma rrer e t il faut a rrêter à 
7.50 m d e la tête motrice. 

La vitesse dr la cha îne est de 45 rn/ min. 

Le convoyeu r es t aclucllcm ent e n service dans 
une cou che de o.go m d ' ouvrrl-ure à la m in e C lear
fi <" ld . 
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VUE EN PLAN 

Disque 
Bac 

incliné 
\._ 

Bro.5se 
metallique 

Soc el 
déflecteur 

Fig. 16. - S lnlion J~ lramf••rl cl pusiliun rcln live des deux çonvoyrurs. 

On creu se un fa iscea u d e !rois ga leries don t ln 
centra le est équipée d 'un convoyt>ur à courroie. On 
ul'i li se trois a batteuses cont inues (une sur clrac un e 
des galer ies en creusement ) , !rois con voyeurs mobi 
les. deu x convoyeurs à ra cl ett es tra n sversa ux el un 
petit tran sb ordeur. 

L es convoyeu rs mobiles son t mont és clans la pnr
lie creu sée: il s sont ha lés par les abatteu ses a u fur et 
à mesu re de la progress ion. 

hords des bacs d es convoyeurs. Ancie nneme nt. il 
fa ll a it 42 hommPs- lwures pour e ff<•cl uer ce travail: 
il ra u l acl uc· ll eme nl 14 homme s-h eures . 

CONVOYEUR EXTENSIBLE 
A COURROIE « JOY » (6) 

Cc co nvoye ur es t con stitué d'une tê te motrice 
el d ' un e sta tion de re tour indépenda n te. L es d eux 

Fit! 1 ï. - Plwto~raplli( • dt· Id ... t.dion .1 •. l rnn srC'rl. 'T <,u lf"s 1 (·~ pou lie·.; 

rf ,. f f' lt •· ~o; fa tinu "'"" ' rnoult'•î•.; sur n'·rin:' ;\ vis. 

()uand I r·~ lroi, ga l e · ri!'~ ont n\·ann; dr· ï) rn . 
on déplue P If'' dr·ux c·onvoyr•u rs 1 ransve·rsn ux a in ~ i 
<fU~' le·s s lalion <il- lranshord r•me·n l f'l on prolonqe 
fe· r·onvovr·ur à < ourroiP. l-'our déplan•r· < <' !< Ïn $la ll n 
tio11 s. on utilise· un pr·l il clr<1riol Cfl!i rou ir· sur lf's 

pari ies so n! mon lér·s c hacune sur chenilles el sont 
1 oui <'s d (' ux a u lomol ri c P s . L a courro ie es t tendue 
<·n lr<' lc·s dPu x slalion s Pl le s df'ux b rin s sont sup-

(f>)l xll .>i l ,J,. · rJ,.. (',.Ji;,., )' Cu,rrl i'"' • 23 ju ill..t 1953, p. 103. 

. \ 

1 

J 
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PR. = 
5T. : 
TM. = 

LEGENDE 

Avancement pos5'tble du convoyeur 
Convoyeur déplacé 
Poulie de renvoi 
Station de tra nsfer t 
Tête mobile 

Fig. 18. - Schéma des lravnux r i des moyl'ns de lr<~nsporl i1 ln mine C lcarficld. 

On rmploic trois con\'O)'CUr~ çonlinus mobiles dans lrois rlmmbrcs en creusement. 
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portés pa r des batteries de rouleaux amovibles dis
posés à 1,50 m d'intervalle au fur et à mesure du 
déplacement du convoyeur (fi g. 19). 

serait de l'o rdre de 120 lonnes/ heure à la vitesse 
de 1.25 rn/sec. 

L a réserve de courroie est emmagasin ée dans 
ln tê te mo trice en troi s boucles superposées, fendues 
hydmuliquement. C e dispositif c onti ent 3 0 rn de 
courroie. ce qui p ennet ains i une extens ion du 
convoyeur de 15 m. En servi ce. la sta ti on d e re tour 
se dé place derrière la machine d 'abatage jusqu'à 
é puisement d es boucles d e réserve . On recons titue 
la réserve en ouvrant un joint d e la courroie et en 
in te rcalant un nouveau rouleau d e 30 m. Cette opé
rat io n dure env iron 10 à 15 min . 

L a courroie d e 6oo mm de la rgeur est actionnée 
pa r un moteur de 15 CV. L e convoyeur peu t allein
dre 200 m de longueur. La ca pacité de transport 

La tê te motrice d e ce convoyeur a 
8 .1 o rn de longue ur, 
2 m de largeur, 
So à 85 cm de h auteur. 
D eux moteurs de 4 CV cha cun actionne, l'un les 

chen illes, l' a utre la pompe h ydra ulique qui main
tient tendues les boucles de réserve . La ten sion d e 
la courroie resle cons ta nte e t un interrupteur de sé
c ur ité disposé sur le moteur de la pompe empêch e 
une ext en s ion exagérée. 

La sta tion d e retour « 
2.8 0 rn d e longueu r, 
1.75 rn d e la rg<'ur. 
6o c m d e hauteur. 

F ig. 1 O. - Convoyrur PXIc n>ihle ,·, rnurroir foy. 
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fig. 19. - Convoyeur cxlcn !'ihlr ;\ courroie Joy. 

E lle es t équipée d 'u n moteur de 4 CV q ui action
ne les chenill es. La poul ie de renvoi pivote autour 
d'un axe vertica l. ce qui assure conli nuellemcnl 
l'al ignement autom a tiqu e de la courro ie. 

L 'ensem ble es t simple à ma nœuvre r el à fa ire 
progresser. Ce convoyeur ex ten sibl e apporte une 
so lution au prob lè-me du déblocage con t inu des 
c han tiers équipés d 'aballeuses c ha rgeuses conl inues. 
travaillan t d ans des cha mbres recti lign es el dans d es 
galeries su ff isamment· larges. 

Compl è-kment repliée. l' unité a environ 12 m de 
longueur e t 2 m d e la rgeur. ce qui à premiè re vue 
semble exclure son emploi dans les ta illes chassa nles 
des gisements e uropéen s. 

VANNE DE SECU RITE 
POUR CONVOYEURS SOUTERRAINS f'l) 

De l'étude de s nombreux accidents d u s à l'em
p loi dc•s convoyeurs soute rrain s. il résulte que h <'au-

(7) Exlrn il rit• • Iron u 11d Con! T.R . • n" -1·157 - l i s~pl. 1933 . 

png" 5ï 0. 

1 Il! 20 \tl lil l' , j , o·tlllfl• f H• III '11 11 \lo\1' 111 o1 1 lll ll rll !l ' 

co up d 'acciden ts auraient pu être évités ou auraient 
cu d <'s conséquen ces beaucoup moins graves s i le 
convoyeu r avait pu être immobilisé ins tanta n ément. 

D a n s le cas d'emploi d e mote urs à air comprimé. 
le sys tème d écrit permet la fermeture a utomat ique 
d r la vanne d'adm ission à parti r de n' importe q uel 
po in t du co nvoyeur ( fi g . 20). 

n câble de> s ignalisation ( g ) csl tendu le long 
du convoyeur e l relié au levier ( o). Une tract ion 
sur le câb le fa il pivoter le levier ( o) vers l'a rrière 
a u tour d u point ( fj el l'ergol ( b) actionne un si ffl et 
{c). En même l<' mps le tenon (d) libé ré p ermet la 
dé l<' nle du r<'sso rl ( e) el la fe rmeture de la va nne 
d'a dmiss ion d'a ir comprimé. 

Ce disposit if a utoma tique utilisé coura mment 
d a ns 1<' o rt h S ta ffordsh irc donn e' de bons résu ltats. 

Ses ava ntages sont nombreux : 

1) poss ibilité d'arrête r le con voyeur à pa rtir de 
n ' import e quel point du parcours ; 

2) déclenclw rn en l d'un s iJ!na l d'ala rme qui aver
ti t le machi niste ; 

')) la remise en marche du convoyeur nf' peut êt re 
f' ffC'ctuée q ui' par 1<' préposé. 

INDICATEUR DE POSITION 
DE TAQUETS fBl 

A ln su it e d' u n a ccide n t mortel su rven u da ns u ne 
mine• d u ord Sta fford sh ire . on a jugé ut ile de dis
poser près du rnachini!<ll' un indica teu r optique de 
po~it ion de taquet s. 

l .<'s laqu <' ls sont rel iés à une li ge q ui établ it· un 
co ntact dans 11 n circu it é lrct riq ul'. L <' circu it est 
a limc·n lé· 1·n 1 10 voli s c•l prés1• rvé par d es fu ~ ibl es 
d isposés d a n s le· hüt irne nl d<• la machine d'<'x tTac
tion. l .l's lnm p<·s indica tric-e',; son t d isposres près 
du ta h l(·a u d,. ~ i !-(n n li sa lion d l' fn c;-on à ~lrl' hi l' n vues 
du machinis l<• (fia . 2 1) . 

( M) l·.xtm il cio· • lrun ;,n,l (',~ j 1 1~ • Il sept 1953. 

,.., 
1 
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T 
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Alimentation 
en l lO volts 

1 

Lompes 
indicolric 
cb->slo selle 
d~lomochin< 
d'edroction . L., ______ ______ .:J 

====[] lnte~rupleur 
(ob!~ relionl l"inlerru;>leur fermé 
ou bali men! dela machine 

d' ellroclion 

\nlerrupleur fermé 
quand les loquets 
~ont fermés 

lnlerrupteurfcrme 
quo rd les loquets 
sont retev~s 

f-ig. 2 1. - Scl,éma du circuit ê iC'driquc pour l' i1ulkutcur 

d e• posil ion dt> lnquc-1 :.: . 

U ne la mpe rou ge s'a ll u me qua nd les taquets son t 
en place. ct une lampe vert e quand ils sont ret irés; 
de celle façon 1<' di spositif rC'sle de sécurité. mênl(' 
s i le couran t est coupé dans le circu it ou si une 
ampoule fait défa u t. 11 existe deux jeux de lam pes 
respect ivemen t à droit e et- à gauche d u tableau de 
s igna lisat ion corresponda nt a u x laquels des cages 
droit e <'1 gauc ht>. 

DETECTEUR DES BR~ ITS DE LA MINE f9l 

P etit appareil acoustique lri.>s sen sible pow· les 
s ignaux cle cl10c el les croque me11ls cle lermins. 

L 'aute ur a décrit dans « G li.ickauf » 1949. des 
expérie nces sur ln transmission des signau x de chocs 
dans les travaux sout erra ins. L'appareil employé 
a l ors é tait lourd . encombrant el n u llement cuirassé : 
pour le protéger réglc menl air<'mcn l cont re le grisou, 
il aura it fa llu lu i d onner un poids allcignanl 120 l<g. 
ce qui le re ndra it inuti lisable au fon d . C'est pour
quoi un petit appa re il léger a été ét ud ié el mis au 
point à la S tat ion Weslphalicnne de Géop hysique; 
il pèse 7.5 l<g san s la caisse en bois. 

(9) Das Bcrghauhordog~rül. Ein l ooclocmpfind l ir lu~s. klr inrs Ah

ltürgcrül für Klopzcirlorn und G eh irg, grrniiscl. r . p;u Dr. A. Bau!~ . 

Budoum < Glürknuf • elu 2 1 juin 1 9~2 . 

1 ig. 22 . - l·:c oult ·n r pou r minc:s. Rc~t'f• pl <"ur , <unplifk at.·nr, 

}, 0 h in t· p ou r 21 111 dt· c iiiJft·. f,li ~ ~r· tiP lra n .;pol't. 

l .e·s (•r o ulc·nr ..: .... . rttdk nl a u-clt'"':-ll ;;; cff' la l tnl •ilh' . 

Cc détect eur acou stique p our mines est u n récep
teur très sen sible des sons, et a ussi des ébranlements 
sismiques. qui sc prête très bien à l'audition des 
bruits qui se l ransmellent pa r les roches ou par 
d'au tres corps solides. En premier lieu , il est des-
1 iné aux travau x de sauvetage et, tout p articu lière
ment. à percevoir les s ignaux que fra ppent les ou
vriers emmurés par un éb oulement. rv'Iais, il peut 
également s'appliqu er à la perception d e bruits très 
dive rs te ls que craqu ements e t crépitements, qui 
dénoten t une mise sous tension des roches par 
su ite d e l'exploitation, les glissements ou chutes de 
bl ocs qui se produisent dans les éboulis récents ou 
en core les bruits dus à l'écoulement de l'eau dans les 
conduites. La station de Sauvetage d 'E ssen a col
laboré aux expéri en ces sur ce t ins trument. 

La construction répond aux prescription s régle
mentaires sur l e ma tériel a n tigrisouteux et des es
sais préalables à l'a utorisation définitive sont en 
cours à la galerie d'expéri en ce de D eme. D epuis 
septembre 1931 , l'appareil a servi plusieurs fois 
e n cas d'accident s. 

Avec cet appareil. les s ignaux peuven t êlrc trans
mis par la roche en place, san s intervention des 
rails ou des canars. ct perçus à une distance cinq 
fois plus g rande qu'à l'ouïe seule. C'est a insi qu'à 
la m ine expérimentale Tremonia, à D ortmund, dans 
les grès compacts. la distance d e perception a é té 
de 2 00 à 270 m a u lieu de 5 0 m. Dans les terrain s 
d érangés des puits n° 4 et 5 de Constantin der 
Grosse, on a perçu les signaux à 100 rn d e distance, 
dans le sens vertical comme clans le sens horizontal. 

Descrip tion eL mode cl'action d rt clétecLeu r acousti-
que pour mi11cs. 

La part ie principale est représe ntée à l a fig 22. 

dans laquelle ma nque la seconde paire d'antennes. 
Le petit réce pteur, p esant 0.6 kg, a u n diamètre 
d e 37 mm , comme une cartouch e d'explos if. A l'in 
térieur sc trouve un cristal p iézoélectrique et un 
prem ier a mpli ficateur avec un petit tube. l e récep
teur esl ré u ni à l'a m plifi cateur par un câble F ara
day. L e petit récepteur es t placé contre le terrain ou 
une pièce appropriée du soutè nement et rend les 
b ru its et vibrat ion s du lerra in en ondes élect-riques 
à l'écouteu r. Le bâ ti de l'ampl ificateur est en tub e 
de Bondur ( alliage de cuivre et d 'aluminium) et il 
sr compos1' de deux parties. Dans la partie supé
rieure. d'une capacité d 'un li tre ct rig ide, sous le 
couvercle vissé . S<' lroll\·en l un a mpl ificatc•ur à quat r<> 
pe l ils tubes C'l les plus pe tits élémen ts é lectriques. 
Dans la part ie in féri eu re. const rui te avec sécuri té 
re nforcée. se trouven t deux batt eries interchangea
b les. Toutes les pièces sont enfermées d a n s une 
caisse de bois solide. qui porte e n mê me lemps l'a xe 
de la bobine ct qui sert de siège à un ou d eu x obser
vntf'u rs . E n ord re d e service. le tout p èse 13 l<g et 
sr porte en bandouillère . 

I.e servi e<' d <' l' nmplificat r ur es l simpl<'. Sur le 
c-ouvercle d<' la boîte. il y a l'en trée du câble et en 
plus deux paires de douill es pour les écouteurs et 
un !'olide V!'rrou d'in ll'rruptC'ur. (fig. 23) . 

Ce verrou sNI auss i de ré gulat eur d e l' inten sité 
du son. La manive lle se visse dans le tourillon. 
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F ig. 23. - Couvercle et pièces de service. 

Pour cha nger les b a tteries, on dévisse fe fon d , cc 
qui ne peul se fa ire qu'avec une clef spécia le. La 
bal!erie d'anode et l'accumulateu r se lro uvc n l des 
deux côtés d'une p laque iso lânle qui sc g lisse e ntre 
guides e l es l mainte nue par des ressorts (fig. 24). 

f .' ig. 2 1. - CuuqwrtÎiut·nt dt· la h;dl1•ri•·. 

A !!•Hic lw. h atlc·ri(• t!'r.nodt·; ;. cfroih·. c nll•·t lt•ur it 2, 1 V . 

Pour fe rl•au ffaac· d es lufws à 1 .. 1 V. il y a un pc· lil 
accumufa lc·ur à 2-4 \ ' . typP E.V.C.. sPm h lah l<' il 
n •fui dl's fampC';. dP porion. 1 .·n mplificaiPur n e' r o n 
somm r• q u c· 0.)2 A c·l la char(!r' ,:uffit pour toul<' 
f,, cfurc'·c· d'un flO!'I C'. Uiu. 2)). Comnw sourcr· pour 
fa ha tlt-ric• nnodP. on r·mplo iP un nn 11mufatc•ur sc·c 

Empfâ'nger Verslarker 
r·- - 1 r- - - - - - JS'I- - - -·- ., 

:fit;, ' illl i , - ' , r- J'1: ' i - : -- -- · y - . :1 · • Kvpfhorerj 

--_:_:diO 1 
1 

----· -A Il 1 
1Kr,slall Kabel ~ =:=L:~r-,....., + Ar5V ·

1 1 -~-<.·112,qV . 

1 •t.! Fi 

-- ·- - -~ ---- - -- --- - -~- -- -- -

ù ï:> V d u !!enrc· Pc·rl risc·-i'vfycrodyne n " 1 H2g avec 
des fils d e dé rivat ion. CC'II C ba ll e ri (• dure p lusi eu rs 
mois. Les fils de cha uffC' de lous les tubes son t 
munis de résistance d<' sûre té intercalées pour ré
dui re· la tension de la ball!'fie de 2 .4 V à 1.4 V. L es 
résis tances d'anode el d<' cha uffage ne sonl pas dans 
le compartim en t du crista l. mais dan s la parti e ren
forcée e t rigide d<' la boil e. De ceii P faço n . il ne 
faul qu'un seul rftbl e Faraday. jume lé avec 
écran d e connex io n pour ame ne r un courant d e 
cha uffage de 50 m A el 1 .4 V cl un couran t d' a nod e 
de 0.25 m A el 40 V. P o ur motifs d e sûre té c l 
J'adaptation . les de ux douilles de sorti e pour les 
écouteurs sont couplées aux tubes extrêmes par 
double lransfonn a lion. 

Emploi de l'appareil au [ond. 

Cel in strume nt es l parliculi C:• remcnl employé dans 
les o pération s de sa uvdage quand il s'agil de déce
ler les sons é mis pa r les emmurés au m oyen d e 
co ups d e m a rtea u ou a ut rement. Le pelil récepteur 
esl porté le plus près possible du lie u s inistré et on 
fe ri xe é troilemenl, mais a\'C'C précaution ( fe cris ta l 
est fragi le) contre la roche en fe rme ou le fron t de 
la ille' ou u n t rou de m inP o u une pi c'·ce du soul è
nem:-nl. A la d is tance dc· 20 à 23 m. on dis pose 

l "i.f.! . l(l . - 1 .":tpp:uf•il t'Il p o ... ilion tir- ~c· r\'Ïf f' pnnr clt~l c•dt ·r 

ft·:-: ~ i gn:n t x tf t• 1 luu. 

I'ampl ificalPur qui <'SI util isé pa r un ou cfpux oh 
>l'rval<'urs (fif,!. 26). 

Tous l<'s t ra,·aux b ruya nt s son t na ture llement 
in~ t·rrompus dans le voi!' inaf.!P du poste d' écout('. 
f) aprr's les résult at s acquis jusqu'à présent-. d e ux 
poi nt s sonl lri's import a nt s pour la réuss ite du pro
n ;dé: 

1) Préven ir immédiatement le pos te p ri ncipal d P 
sa u vl' lagp. parei' q u C' les indications de l'écout eur 
!H' uvenl êlrr· u n guide pour la conduite des opéra 
l ion < d par con séq uen t l'apparC'il doit ê l rr a pporté 
a1 tssi lûl q ue· possible: 

2) Instruire lc•s préposés d u fail que les emm urés 
donnPn l d1's si[!nau x par in terva lles. JI fau t bi C'n 
l~o[l'r fJII!' c·c· s fmtil s j)f'll\' (• 111 f> l rr• [Wrçus à J'aide de 
1 in sl runwnl . alors mêmp qw· le · sauveteurs n'en 
lr·lld<·lll aue une· n\ponsf' ;\ l1·u rs proprr·s s ianaux. '' 

.F 
~ 
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Comme suite a ux brui ts perçus. il n' y a ri en d'autre 
à fa ire que de frapper les coups d'usage coura nt· dans 
les lraYaux de sauYelage. 

GAINE ANTI-BELIER 
POUR AMO RÇA GE AUTOMATIQUE 

DE L'ASPIRATION DES PO MPES A PISTON 

Oisposili[ préconisé pcll' tvf. Cascue/, l ng. A el [vJ. 

Toute pompe à pis ton es l munie d ' un clape t de 
re tenue sur l'asp ira t ion. afin de s'opposer~ I'écoule
mc·n l d e l'eau au momt·nl d e l'arrêt. 

Le pa rrail ronction nemcnl d'un clapet de rcle· 
nue es l toujours a léatoire : usure des portées . éro
sion par le frollemenl d es eaux calcaires . elc .. il en 
résulte d es fu ites toujours préjudiciables à l'étan
chéité. Da ns ces condi tions. le corps d e la pompe 
sc vide pari ic llemen l ou lolalemenl parfoi s 1'1 hien 
souvent. a u mome nt d e ln remise en roul e. ln ma
nœuvre du réamorçagc s 'impose. 

1 . Pompe 6 p•>lon 
2 _Moteur éleci, ;QUC 

3 - Tuyau d' o:.p•rol •on 

4 - 6mne re~rvc d 'cou 
5 _ Crëp•nc 
6 .Cloche 6 o" 
7 -Tube OXIOI 

8 - Raccord d'o~pn"'ol •on 
9 - Entonno•r · rob•net d 'a 1r 

~"~~~~~10. Refovlemenl 6 cloche d 'o.r 
r...._...._~,.;:-1,1 -Bouchon de v'donge 

Fia. 27. - Gnilw êln li+hélif' r pour nu1orçn~r· anlorun liq w· 

dr:-: pomp('!' {1 piston. 

Pour évi te r lous C<'S <'nmtis . il esl possible d'ad
joindre à Ioul e pom pe à piston Pxisla nl <'. lP dispo
s it if ci -a près q ui fa rend p_ratiqut·mpnt indésamor
çable. (fif!. 27) 1 .a briel<' d aspiration de la pompe 
c~l rarrord~P clin·cl<'nwnl à u~c lubulur<' horizon
tn lP. ~- d'une f_!a ine r~~NW' d C'a u . -1. qui pori<' à 

sa partie supcneure un robinet de remplissage, 9. 
c t à la partie inférieure un bouchon de vidange, 11. 

Le fonctionnement esl' très simple. La première 
fois on remplit la gaine réserve. 4. avanl' la m ise en 
marche de la pompe qui s'amorce norma lement. l'eau 
élanl' en charge sur le piston. A l'arrêt pour éviter 
l'effet de siphonnage. il faut ouvrir le robine t, 9. qui 
sera à nouveau fermé lors de la remise en m a rche. A 
n' impo rte quel momenl'. l'cau d e la gaine réserve 
réalise l'amorçage ins lanlnné (malgré l'absen ce d u 
clapet de re tenu e qui aura pu ê lre enlevé). En outre, 
fe cuir embouti du piston cons ta mmen t baign é par 
l'cau sera lrès élnnc hc d assurera un très long ser
vice. 

L a crépine. s. au lieu d'être sit uée au rond du 
puits cl par conséquent d 'un accès difficile. sera 
mise à la part ie supérieure du tuyau d'aspi ration 
placé axialemenl dans la gaine réserve. 

La pompe à piston a l'inconvénient d e fourni r 
un débit irrégulier lorsqu'un seul piston est en 
action. En effel. pendant la période d'aspiration, le 
débit esl nul puis au(!mcnle jusqu'au milieu de la 
course de rcfoulcm cnl ct revient progress ivement à 
zéro. 

L a vitesse variable qui en résulte dans la circula
l ion de l'eau produit. à chaque impulsion de piston. 
u n clwc hyd raulique. di t coup d e bélier. qui se 
traduit par une fatigue d es tuyaux. des joints et 
clapets du corps de ry lind rc. 11 esl m ·antageux. pour 
a mé liorer le rendement. d 'amortir ces ondes liqui
des par l'in stallat ion d 'un anl i-bélicr sur la conduite 
d 'aspiration. 

L a cloch e à a ir. 6. a pour hui de régulariser la 
vitesse d'ascension des filets liquides: l'air emprison
né seri de régulateur. il csl un véritable amortisseur 
élast ique pour la nappe supé rie ure de l'eau. 

Pour renouvel er l'air qui arrive insensiblement à 
se dissoudre. il peul être installé un pelil· reniflard
clapet de 1 à t 1/ 2 mm de diamèt re. qui laissera 
ent rer un pe u d'a ir à chaque course du piston. 
Ainsi donc la gaine an l i-bélier régularise pratique
m e nt le débit d'aspira tion pour le meilleur com
porlcm<'nt des organc·s mécaniques mis en mouve
ment. 

Par lemps froid. si la pompe est exposée aux 
intempéries. il suffira d e dévisser le bouch on d e 
vidange. 1 1 . pour m ellrc la pompe à l'abri d'une 
rupl_ure provoquée• par une forte gelée. 

L ensemble ainsi décri t apporte des facilités d 'en
tret ien Pl : 
1) il permd un amorç·ag<' rapide c l sûr d e la pompe 

mécan ique; 
2 ) il supprime la visite pénible de la crépine placée 

généralemen t dans des endro its diffi c il es d'accès; 
3) il régularisP la \'iii'SS<' d'aspirati on cl<' la colon

tH' liquidP Pl cr~t' ain!'i un mOU\T tnenl uniforme 
d<' mont ée de l'c·a u . cc qui frrinc les vibrations 
dc·s condu ite~ . 
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Sélection de fiches d•lnichar 

lnichar publie régulièrement des fi ch es d e docum entation classées. re la tives à l'indus trie charbonniè re 
et qui sont adressées nota mment a ux c harbonnages belges. U ne sélect ion d e ces fi cl.cs pa rait dan s chaque 
livraison des Annales des Mines de Belgique. 

Cette double parution répond à deux objec tifs dis tincl s 
a) Constituer une documental.ion cle fiches classées par objet, à consulter uniqueme nt lors d 'une recherche 

détermi née. Il importe que les fi ches proprement dites ne c ircu lent pas; elf es ri sque ra ie n t de s'égarer, 
d e se souiller et de n'être plus disponibles e n cas .de besoin. If convie n t de les conserver dans un meu
ble ad hoc e t de ne pas les diffuser. 

b) Apporter régulièrement des informations groupées par objet , donnant des v ues sur Ioules les nouveautés. 
C'est à cet objectif que répond fa sélection publ iée dans c haque livraison. 

A. GEOLOGIE. GISEMENTS. PROSPECTION. 
SONDAGE. 

!ND. A 21 e t A 2544 Fiche n° 7330 

S. C. JONES. The sp1itting of the Graigo1a seams. 
Le dédoublement de let coucfw G raigola. - Col
liery Guardian. 1953, 25 juin, p. 807/ 810. 4 fig. 

A la m ine Graig M erthyr du district de Swan sea, 
la couch e G ra igola, qui comporte normalement deux 
la ies séparées par une mince intercala tion, voit 
cette d erni ère s'épai ss ir d'abord p rogressivement. 
puis sur une dis tance de 300 m env iron. elle p asse 
à 11 m d 'épaisseur a lors que la la ie du mur n'a 
pas va rié : 1.300 rn plus loin, la la ie du toit qui 
s'é ta it étirée se re form e à sa composition . m a is 
en conservant les 1 1 rn de s la mpe avec la la ie 
inférieu re. et celte disposition se poursuit sur plu
sie urs l<m : la couche supérieure s 'appelle S ix 
F ect et l'inférieure Tinee F eet. Cou pe nord -sud 
passant aux e nvirons d es puit s Graig. lcrthyr el 
T irdonkin. 3 km p lus à l'est. le mê me p hén omène sc 
rr produit ; à l'ouest. les a Hieuremenls on t é té ex
p lo ités sans qu' il soit poss ib le de suivre la con 
jonction des couch es S ix f eet et Thrce F eet. U ne 
coupe fa ile pa r q uatre autres puit s mon tre éga le
men t les couches S ix f eet et Threc F crl· sc rap
prochan t progress iveme nt· pour sc confon dre c·n 
u ne seu le ve rs le nord . avec un e puissance tota lf' 
nota blement plus faible que la sommf' d f's deux. 

Résumé d ans Iron f- Coal T. R. 1953. 26 juin . p. 
146). 

IND. A 21 Fiche n" 7742 

A. NELSON. Contemporaneous cool seam irregu-
1anties. Operative effect on economie mining. Dé
rangements con tempora ins de fa forma /ion des co u
ches de c fwrfwn. lmporlcmce économ ique po rtr l 'ex 
p{oiiC~Iion. Iron and Coal T.R. 1953, 21 août, 
p 417 421. 5 fig 

E tud<· sur ll's é lrPinl<·s f or~ du d f.pôl ou rwu apri·s 
(,. dl·pôl dr· la couclw. l.'aul<-ur <i!!na f, . rf 'n horcf J , .~ 
irrr\f.! tdil rit•\_, n\~ ult anl cf,., \ariHiion< lotniP< clan ~ 
(., cli - tJO'ilion du ,ol d, . v<'!!f.taliCJn plu< o1r moi n~ 
inond•• '"' "" 1 ontrairl' -.oumi, <1 l'f. ro.;ion . la m d ure 

aussi : argileuse ou sableuse loca lemen t. peut aYoir 
infl ue ncé sur la végétation. U n e a utre cause d'i rré
J!ularité peu t résu lter d'un mou vemen t de la masse 
du dépôt e ncore à l'é ta l semi-fluidc vers une dé
press ion locale. 

If passe e nsuite à l' étude du wash -o ul propre
ment dit. JI ex pose les 3 pha ses d e sa format ion : 
cre usement par un bras de rivi t•re d' un chen a l dan s 
un d épôt réguli er. re mplissar;e pror;rcssif d u mé 
nisque par sables de sédimentation avec débris 
végéta ux de place e n p la ce. rnfin en tro isième place. 
compression diffé ren ti elle d es régions sableu ses et 
végéta les ach evant fa forma tion de la loupe s térile 
autre ment dit la dicho tomi e ho ri zo nta le de la cou
che . L es form a tion s en que ue d e poisson , fe long 
des bords sont probablement produit es pa r le cours 
de l'eau se traçan t un chemin à travers les dépôts 
vé~Jélaux c t y amenan t des sables. L 'approche d'un 
wash -out se manifes te par de minces lit s ou coins 
de g rès. Le nivea u in férieur d r ces joints gréseux 
correspond a pproxima tivement à celui où l'érosion 
a début é. L 'ét ude du gra in du grès pe ul évenluelle
mr nl donne r d es indication s sur l' importa nce du 
ph énomène. JI est importa nt· dr dé termine r la posi
tion d'un wash -oul· en plu sirurs e ndroit's d'une 
co ur lw ains i que la profo nd1•ur de l'érosion . C'es t 
l ' Il 11é né ral à l'endroit où l't·ros ion a été la plus 
profond<' que la la rl!('ur d C' l'é trei n te es t· la p lus 
r)('til e. la recoupr doit nal urcll <'men l ê tre perpendi
cu lai re à la direction du wash-out . L'aulrur cite 
a lors quelques rxf'mplrs. Certa ines couch es son l 
spécia lemr nt suj ett rs à wash-out surt out les cou
rlw s à cannc·f-con l du Nord du P ays d e Galles. 

!ND. A 23 Fiche n° 7511 
F. STOCKMANS et Y. WILLIERE. Végétaux namu
riens de la Belgique. Ass. pour l'étude de la Palé
ontologie et de la Stratigraphie Houillères. 
Public. no 13, 1952-53. 382 p . -1 57 p l. 

. Cc•s n ul<'urs font non sc·ul c·men l conna ît-re la 
lion· rf ,. B audour. r<·nrlne n;Ji-f>rr· par f<'u A. R enier 
hi< ·n qw· non C' IH Orl' dc\ni t<·. n1n i.; c·n out rf' de• nom ~ 
l, n·u ..;c·~ fi :':O:oc i'-tl i o n ~ ,. ,~~(·t nl< · . ..: . r ie fu ·s <·1 ,·a ri éP~. 
l'l ' Ill Ollf r(c·s il U 1 nur, d' 1111<· c·xplor; lfi on in tens iYe d11 
1 l ouillc·r in f~ ri rm r[,. ln Br lf! iqur 

tl 
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Celle fl o re namurien ne com pte actuellement 66 
<~rnres ct 177 espèces. représentés dans les col
lec tions na tiona les pa r d es milliers d'exemplaires. 
O n y nole So espèces nouvelles ou 93 s i on y com
prend celles signalées pour la ,rrem ièrc fo is dans les 
publi cation s précéden tes de 1 Association. 

L 'œ uvre de ces deux paléontologistes consti tue 
d onc u n e nrichissemen t considérable d es con nais 
sa nccs sur la fl ore carbonifère . voire sur la fior<' 
pa léozoïque en général. étant d onné la lacun e 
que celle étude v ien t de combler. Le déséquilibre 
q ui subsis te encore da ns les manuels bcf~Jes de 
géologi e en tre la flore westphaliennc cl celle q ui 
l'a précédér dan s le temps peul d ès main te nant 
ê trr compensé. 

Enfin. a u sr in même du Namurien. les auteurs 
sont parvenus à rest il uer une succession chronolo
g iq ue, rehaussée par une illustrat-ion bien ord onnée. 
J 'ensrrnbl r s végétaux correspondant à chacune 
d es zones clnssiqurs adoptées par les pnléozoolo
J!i s les du Carbon ifère. 

B. ACCES AU GISEMENT. 
METHODES D'EXPLOITATION. 

IND. B ll7 Fiche n° 7536 

X. The Vlakfontein grab facilitated lwice the nor
mal s inking rate and halved usual native com
plemenl. - Le gmppin de Vlak[onlei.n Cl doublé ln 
vitesse de [onçage c l réduit. cle m oi.tié le nombre cle 
manœuvres indigèn es. - South African Min. Eng. 
Journal. 1953, 20 juin, p. 635/ 639 & 665. 

Dans le fonçage du pu its n° 2 à la mine \!lal<fon
te in tous les reco ~d s d'avancements m ensu els on t 
é té battus : au cours du mois de mai de cell e année. 
on a réalisé un aYancemen t de 175 mètres. L'utili
sa tion d'un grappi n spécial a permis d e réduire 
dr moit ié fe nom bre de manœuvres. Contra irement 
a ux grappi ns ordinai rrs . qu'on cherche à rendre 
a uss i légers qui' possibl r pour réduire le poids 
mort. le grappin en qul'sl ion <'SI du type lourd pour 
pénét re r dans le tas de roches aba ttues en mor
cea ux a ssez [! ros ct enchevêtrés. Les 8 coquilles 
poi ntu es possèd ent u ne f1me d e rt•nforl en forme de 
crochet cl son l act ion nées à l'a ir corn primé. l'en
semble est en formr de cactus e l con lirnt 560 1. If est 
monté en monorail sou s !1' planche r inférieur et 
déverse dans un cuffa t de 2.500 1. (Vues du grap
pin en act ion el di sposil ion d(' s 3 p lanchers de 
travai l ). 

Le puit s a 7.92 rn à lrrrf' nur ('( 7.20 rn bétonné. 
il es t creusé e n gra nd e part ie dans fe quartzite auri
f<-rc·. Les fi ssures aquifrrc·s étant fréquen tes . i l es t 
protégé pur dt•s so ndagrs de ï m i-l res el r n cas d r 
venu e. on cimente 15 mèt res toul autour. Creuse
ment 1'1 bé tonnaf_!e sont simultanés. au moyen d 'un 
oclopus pour Ir bétonnage. f .n manc hr de vent ila tion 
qui e ncombrait fl's travaux a été remplacée par une 
t uvè re a daptée a u n iveau du plancher inférieur : 
r lie rédui t ln srct io n dr luya ul erir dr 1 rn à 0.300 rn 
ro i crtc• u nC' turhul encc su ffisant<· pour aén•r fe 
fo nd. A rooo 111 la 1<-m péra lure a tl!'in l 40" C. J .r 
vc•n t ilat<·u r cf,;bi fl' 11 m"/~1·c ~~ 220 mrn d'cau. 
P our l'r·xhaurc . on a é tabli des tenues tous ft•s 

300 
rn et da ns le fond une pompe d'avnleresse d é-

Yerse en cu ffats . L'avanceme nt moyen au cours de 
l'ann ée 1952 a été de 8 3 rn par mois à 3 postes. 

!ND. B 22 Fiche no 7782 

POT. D'ARRAS & BARBEY. Creusement de bures 
de 4 rn de diamètre. Revue de l'Industrie Minérale. 
1953, juillet, p. 519/ 534. 21 fig. 

Le groupe d'Hénin-Liétard a adopté une méthode 
d'exploitation par pa nneau x qui nécessite le fon
ça gc c l l'équipe ment d 'un grand n ombre de b ures. 
Pour abaisser le prix de revien t cl accélérer l'exé
cu tion de ces ouvrages. il a été procédé à une étu
dr détaillée du matériel d e fon çage et d 'équi pe
ment et à u n e normalisation des formes des divers 
ouvrages bétonnés qui constituent les recettes du 
bure. A signaler comme part icula ril és adoptées : 

1) U n plancher de recel tc de fonçage, effaçable en 
totalité. 

2 ) U ne chargcusc mécanique de débl a is com por
tant un plancher. un bras parabolique ct une 
benne preneuse. 

Conclusion : Les résultat s obtenu s sont e ncou
ragean ts. Il faut enYiron un an pour creuser et 
équiper un bure de 125 rn aYec 2 ou 3 recettes 
intermédiaires en plus d<'s recet tes ex trêmes. 

C. ABATAGE ET CHARGEMENT. 

IND . .C 21 Fiche n° 7345 

J. LIGNY. L'abatage à l'explosif aux charbonna
ges de Monceau-Fontaine. Explos!fs . 1953, no 2, 
p . 62/ 66. 

Organisat ion actuel le ct résultats obtenus d ans 
2 tailles de caractéristiques différentes : 

Taille 7 Paumes - à l' étage 530 rn du siège n° 
6 - ou,·erlure 6o cm. puissance 50. Bon toit. 15 
cm de faux mu r. p<' nlc 27 à 31 ° - charbon dur -
lai ll e de 14 1 m - soutènement ch assant· en bois 
- havée d e 1.35 m. E n voir. cadre Toussaint d e 
2 1 l<g - berlines d e 050 1 - locos en voies et bou-
veaux. 

C la ss!'menl du siège : , ,.,. ca tégorie, pas de gri sou 
dan s I'a tmosph èn• du chantier. 

T a bl eau d u personnel : 42 à l'explosif con tre 47 
au p iq ueur - produ ction nette. 100 t. 

Granulométrie des produi ts à vue d'œil fort amé
liorée - bénéfic<· réalisé à fa tonne : 12 F. 

T aille Cmncle Veine - même étage. même 
sii'ge. oun'rlure 1 m - puissanct' 0.90- bon toit. 
bon mur - pente• 27 à 31 " - dureté variable -
laille d e 155 m - sou tènement c hassant (plates
bêles d e 3 rn ) sur étan çon s métalliqu es. 

T ablrau d u prrson nef : 39 contre 66 au piqueur 
- product ion dr 220 à 230 t (havée de 1 .35 rn). 

Lr prix de rrvirnt cf<· l'<·xplosif rsl ici de 18 f /L 
contre tl) dans ln couche• précédl'nlc. Toul commr 
dans la cou ch e· pn'cédf'nli-. ln clép<·nsc en explosif~ 
d~pas~e l'économ i<· d< · main -d'œuvre mais I'nc
noisst·nwnl dt• fa p rod uction du siègt· la isse un 
hénéfi cc global estimnbl e. 
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IND. C 21 Fiche n• 7346 

P. BERNIER. L'abatage à l'explosif. - Résultats 
obtenus en couches minces. Explosifs. 1953, n• 2 
p. 67/72. 

Technique d e l'abatage - appl ication aux cou
ches minces à p endage de 25 à 30". Disposition des 
fourneaux : norma ux au front d e taille ou légère
ment descendants ( w •). Ecartement d es mines en 
viron égal ou légèrement plus faible que l'ouverture 
de la couche . Lon gueur 1,20 m à 1.50 m suivant la 
nature du toit. 
F orage en 2 passes : un premier fore ur a morce les 
trous sur la moitié de leur longueur en leu r don
nant une orientation parallèle à l'a ide d'un fleuret 
de dimension appropriée. L e second foreur n e fa it· 
qu'achever le trou avec un fleure t p lus long. L es 
deu x fore urs se suivent à une dizaine de m ètres. 
D a ns certa ins cas d 'ouverture fa ible, on a obtenu 
u n beaucoup meilleur résulta t en fora nt en des
cendant - l'inconvénient est que l'équipe de cha r
gement qui suit travaille d ans la poussière. Pour 
le parallélisme des fourneaux, un apparei l té les
copique de guidage est à l'essai. 

Chargement des mines : jusqu'à présent. S.G.P. 
gainé, bicarbite ordinaire à 15 % de nitroglycérine 
et bicarbite légère à 20 %, l'élémen t principal étant 
le S.G.P. 

Dans les longues tailles ( 100 m). le boulc-feu 
di spose d e 2 aides, p lu s ieurs cartouch ières sont d is
tribuées dan s la la ille. L a détection du grisou se 
fait à la lam pe ma is un avertisseur a utoma tiq ue 
est p révu. Le boute-feu lire en monta nt : il es t par 
conséquent dans les fum ées du tir précédent : le 
problème est· de trouver un masque rés isl·anl à de 
fortes concent ra tions. 

Organ isation du lra,·ail : aba tage. évac ua tion 
(au pos te du malin ). sou tènemen t el contrô le du 
to it doiven t se suiv re avec une régularité b eaucoup 
plus rigide qu'avec l'a b atage au piqueur. 

Les résult ats son t en faveur du tir cont re le> p i
qurur. surtou t dan s les tailles pas trop Ionnues 
il Y a dans lous les cas économie d e personnr.Î. ' 

IND. C 2212 et B 24 Fiche n° 7785 

K. K~TTENBERG. Die Grosslochbohrmaschine 
un~ 1hre verschiedene_n Einsatzmoglichkeiten im 
Stemkohlenbergbau. Les per{omlrices cl couronn e 
el leurs diverses possibilités cl'emploi clans les mi
nes de clwrbon. - Bergfreiheit. 1953, août, p. 302/ 
306, 7 fig. 

Desrriplion de la pPrforalricr rolalivr Haushrrr 
DK 9 avre larif> rp à den is en h<'licf' à <' lément s 
assf'mhlés par fill'lage - mécanismp clf' rommande 
avf'ç dispo!<ilif de rnpJ)f'l à (!randf' v ilc·ssf'. EIIC' 
esl artionn<'<· par 2 motc·urs à l'air r omprim<'. un 
C'n bout d<· li qc·~ d e· Q C.V. pour 1<' fora(!<' 1'1 un 
lat éral d'avanrf'mf'nl d<' 4 C. V. La machin!' <om
plrt<• p<'s<' 4~0 1<!! . Consommalion d'air r omprim<' à 
4 lqf :. 9 m·'/min . L<• drblaya(!f' sc fait par rou
ran i cl l'ill!. n· d<'rnin consomm1· tjo à ')0 1 cl'<•nu 1 
min . 1 Yapn·s l'!•xp('rir·nr r• arquisP au r o urs dr>s 
d<·rniPn•s année~~. n•s JWrforafricc·s fonviC'nnr·nl : 
1) pour forl'r d<·s trous dC' Q'rand diilmdr!' ,..n r hnr

hon . 

2) pour des trou s d e reche rche vers une cou che 
perdue, 

3) pour d es sondages de Yenlila tion e n roc he, 
4) pour le sondage aux caux. 
5) pour des trous de reconna issance en terrains 

v ierges, 
6) pour le captage du grisou. 

L 'aut eur c ite ensuit e une série d 'exemples c hois r, 
da ns diverses usines cl a p p liqués à d es cas très 
divers. 

Dan s 1<' résumé. l'auteur cit e les firm es concur
rentes : N üssc & G rafer. \ Va ll ram Harlmall el 
Korfm ann. 

IND. C 2212 Fiche n° 7571 

NATIONAL COAL BOARD. Hardypick electric 
rotary drifling machine. Perforatrice électrique rota
live Ha rdypick. - N.C.B. Bull. d'lnf. n ° 88, 1953, 
9 p. 4 fig. 

Vue el d escript ion détai llée de la perforat rice 
H a rdypick (de S he ffi eld) montée sur c henille, bras 
o rie nt able dans des pla n s perpe ndiculaires ct con s
t itué de tubes parallèles en a lumini um supporta n t 
la perfo ra trice q ui peul e lfe-mê me p rendre l'inclinai
son désiré<' . D imen sions d 'encombre men t : ha u teu r 
1.20 m - largeur 1.60 m - l on~ueur 4.80 m. 

R ésulta ts d'emploi d a n s 3 m in es diffé re nt es : 
Mine Littleton (en servi ce de puis juillet 1950) . 

La mac hine est en service continu d epui s celte 
da te en combinaison avec une chargcuse à 4 bras 
îVl el C: le bourrage sc fa it à l'a ir com primé avec 
un Hurricane. Les trous sont a morcés au perfo
rateur. La consomma tion d'én ergie est d'environ 
12 kvV Ir pour un avancpmen l qui nécessite 3 
heures. T abfeau de 33 foragl's lous de 1.80 m en 
tprra ins a llant du ~rès dur a u (!rès moyen, temps 
réel de forage de 1 3/ 1' à 4 '12 •• lemps to ta l moyen : 
de 3 

1
/ 1 à 7 1/2 mi nul f's : pour les 59-40 rn forage 

réel : lh 3/.Ï. fl'mps global : 133 ·. T a illant s utilisés 8 
(d on t 2 a variés). 

J'vline Bickerslw w (e n service de puis ma i 195 1). 
V it esse d <' fora gf' d f' 1.05 m/ min <' n roche tendre. à 
43 cm f' n roche demi-dure. Durér· d'un tour de gale
ri!' ) h 1/ 1. 
Mine Mwwers Maitt : E tud<· déta illée des lemps 

- D 'a uf r<>s mi nes sont cit ées. 
Lim if f' d 'Pmploi : la machine é tudi ée n e com port e 

q u 'un bras. d ans lf's (!ra ndes Sf'Ciion s la v itesse 
d'a\·a ncC' mc·n t es t don c limiféC'. E lle convient pour 
ll's roclr<'s d u H oui ller: dans fl's dvh·s e t certa i
n<'< roclrf's iqnéf's . il sc·ra il diffir ilC'. d f' réalisf'r la 
pousséf' nécessair!'. EIIP n é fé <'SsayéC' en bouveau 
nronf an l à penil' dC' 1/ 3. cl' n'c·s l pas nécC'SSa irc
lll <'n l un(' li mi fC'. 

Coûf d l' la mac lr in!' c•n mars 1931 : 2803 L 

!ND. C 222 Fiche n" 7372 

G. VIE. Nouveaux dispositifs pour la foration 
au rocher. l.'Equipement Mécanique. 1953 juin 
p 5114, 7 fig. ' ' 

I: n fo rél!.(r JWrruln nl 011 ro ta ti f. lf's v it esses a t
lr•i nf ('s son f ) à 3 fnis p l 11~ ~r<tnd<'s q u 'rlles n'é t·aient 

'l 

\ 

' i 
------------------------------------------~ 
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a\'anl l'apparit ion des carbures métalliques. Ces 
a\·anlages impliquent la n écessité de réduire les 
lemps morts. Oc nouYeaux jumbos el chariots d e 
forage on t é lé mis a u point cl construi ts e n série . Le 
forage rotatif est de plus en plus utilisé. L'effort 
régulie r d e poussée d evient u n e considération cs
sent iclle. 

L e modèle proposé par Solin s'ad apte sans dif
fic ult é aux sedions quelconques de galeries. à 
n'importe q uel schéma ou mét hode d e lir. JI peul 
êt re équipé soit de marteaux à main (légers, moyens 
ou lourds) mon lés sur avanceurs à réa cl ion ou 
d'un e façon plus moderne su r avanccu rs « Fluid
ma lic » à longue course. soit d e marlen ux améri
ca ins. soit e nfin d e perforatrices ro tat ives élec tri
ques ou à a ir comprimé. 

La firm e Sécoma procècl<· aclucllemcn l dans les 
houillères du Nord el du Pas-de-Calais à la mise 
a u point d'un nouveau Jumbo destiné à recevoir 
soit des perfora trices rota tives lourdes. soit des per
fora trices vibro-ro latives aYeC poussées de l'ordre 
de 1 à 2 1 par bras. 

La firme a llemande R. Hau sherr a mis au point 
d es chariots- fore urs avec perforatrices rotatives à air 
comprimé . JI exis te des chariols-for<>urs à bras uni
que pour sect ions de galeries de 6 à 1 o m~ cl' à 2 
bras pour ga leries de 1 1 à 20 m~ : ils lournf'nl 
au tour d 'un a rbre in term édi a ire fixe ('[ sur cha
cun d'eux es l fixée une perforatri ce rota tive couli s
sa nt sur un cursf'u r de gu idage. L e pivotement des 
bras. leur a llongement ou raccourcissement s'ef
fectue à l'a ide d'un pcli l moteur à a ir comprimé. ( t) 

' Le cha riol fore u r a un encombremen t total d f' 1.08 
m en la rgeur. 

Ces trois conslrucleurs onl elu matériel dont les 
concept ions sont très rapprochées bien C(Uf' dif
féran t dans la réalisat ion. 

Suit u ne série de performances de cc matériel 
clans des roches tr(·s diverses. 

IND. C 222 Fiche n" 7720 

p SCHULTZ. Das Bohrmaschinen-Vorschubgerëit 
" ·Bohrteufel ». Le « Bof1rt eu[el », Support mobile 
cie per[orcrl rice, - Glückauf. 1953, 15 août, p. 832/ 
835. 8 fig. 

La firm e J ohan n K I'Il!'r (de Hambourg el \~il
lrc> lm shaven ) a mis sur le marché un nouveau type 
df' su pport· pour perforatrice. l i C'S I constitué rsspn
liellemenl d 'un éta i cylindriquf' à hauteur r~g l abl c 
JOUr calage e nt re loil f' l mur: il <•si muni dun lri
~ycfc> (sur pn eu s) am oYiblr el de 2 hras d épla
çables par néma illère dans Ir· sens de la ha~t l eur 
ri mobi lrs dan s un plan perpendiculaire à 1 étai. 
j\ !l'ur f'xlré rnil é sc lrom'f' un r arfi culalion coudéf' 
porla nl le· méca nisme d'avancenwnl dc•s perfora~~·i
cc·s. Cc•s drux bras sont conçu,.: d<' Lf'llc sort~ qu d s 
pcuv<'n l a u ss i serv ir de plall' -formc' pour 1 ouvrif'r 
con t rôlant la perforat rice. l .f's pprforalr!ces pré
vurs pou r cf's supports fonction n ent à 1 air com
primé. D es ta biPa ux cLwancc·nwnl da n s divf'rS<'S 
rocf1rs son t donn és. 

( 1) C..tlc m;11 hinc peut é~ta lcmcnt fond ionn~r en ,· ibro ·p~rcu· 
ta n k ct fo((·r dan$ J( ... :.; grL·5 t ri·~ dur~ . 

!ND. C 234 Fiche n° 7757 

J. FRIPIAT. a ) Détonateurs à courts retards. b) 
Inflammation du grisou par les détonateurs. -
Annales des Mines de Belgique. 1953, juillet, p. 
508/ 509. 1 fig. 

a) D eux fabrications onl été étudiées : l'une de 
la Im perial Chemical Industries n'a pas élé retenue. 
l'autre de la Dynamit Aldicn Gesellsch aft agréée 
d epuis 1951 pour les retards 0 à 6 a été a u torisée 
par la série complète. 

b) Application d e la photograph ie slrioscopique 
à l'étude de l'in fl amma tion du grisou pour l es déto
nalf'urs : clescripl ion de la mél hode. 

Principe : u n faisceau lumineux traversant Ta 
région influencée par la détonation est soit d évié 
(varia l'ion de l'indice d e réf ra cl ion) soit voilé par 
les produits de la combustion. Sur le film. on peut 
donc enregistrer simultanément l'onde d e choc et 
lf's flammes ou gaz de détonation. 

R eprésentat ion schématique de l'installation. Ob
serYal ions faites : 

1) projections du détonat eu r: 2) onde directe: 
3) onde rétrograde réfléchie sur feu ille de papier 
en bout de chambre d'explosion: 4) seconde ct 
troisième onde directe avec réflexion; s) fumées 
du détonateur : 6) éven lucllcmf'nt fla mm e de gri
so u. 

Le rf'l a rcl dl' celle flamme porte à croire que 
l'allumage du ~risou est indépendant de l'onde de 
choc d provif'nl du cont act avre les gaz chauds. 

IND. C 240. Fiche n• 7756 

J. FRIPIAT. 1. Recherches en vue de l'accroisse
ment de la sécurité du tir à temps. 2. Particu
larités de certains explosifs. - Annales des Mines 
de Belgique. 1953, juillet. p. 501 / 508. 8 fig. 

1. - A) Gain(' renforcée. Précisions sur les con
di tions d e l'épreuvl' d'agréalion . Influence d'un 
ohs lélclf' cont rariant Ta d étent e des gaz dans le l ir 
d'angl('. Gaine au c hlo rure• sodique : lorsque la 
teneur df' l'explosif rn Na-C1 esl inférieure à 15%. 
la ,;!a ine au sC'I s'av<'r(' moins rfficace que l a gaine 
a u b icarbonalf' (tableau comparatif). 

B ) T irs à lemps a u rocher. expéri en ces confir
manl If' d anger d('s a mputations. L a sécurité d u li r 
à lemps esl conditionnée par la disposit ion et la 
progrf'ssion d<'s fissurf's dans le rocher. Des recher
clws pholo!:(raphiquC's vont êl rr fai tes clans ce sens. 
Il. A) Explosifs df' sécurité inlrinsèqu(' (Bicarbiles). 
Essais confinnanl la sécurit é des 2 formules à 15 
1'1 20 % cl(' nitro~Tyrérinr. chaq!f' l imite lég<'remcn t 
différent<>. 

TI) lnflu('nce d e la tHO\'f'nance du nit rate ammo
niqut•. Esai,.: aYec du nilrnlr proyenanl de 4 lieux 
d iffére nts . Télhleau d e résult a is très divergen ts. 

C) Tirs au morlil'r fl<· C<'S rxplosifs d ans des 
conrt ilions variéc·s <Wt'<" gain('. à ln cfrélrg'f' m a xl
llliiiTJ : pas d'a llumage•. Sans g"ai n f' dans Irs mortiers 
à calilrres di v!'rs : clruq:/f' limilf' Yariant avec la posi
tion du clc' tonalcur. Essais cl<· 4 types de sécurité 
c•n p rés<•n n · dl' poussières. 
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IND. C 243 Fiche n ° 7759 

J, FRIPIAT. Incidents de tir : recherches deman
d ées par J'Administration des Mines. - Annales 
des 'Mines de Belgique. 1953, juillet. p. 509/51 O. 

t ) Inflammation du grisou - Bass in d e C ha r· 
leroi ( t7 juin 1952) : rupture du jo int d'éta nché it é 
d'une locomotive D iesel. 

2 ) Explosion in tempes tive d ans une u sine métal
lurgique (27 août 1952) lo rs d e la d émolition 
d 'un ha ut-fournea u : la d yna mite placée d ans 
une maçonnerie enco re cha ude sa ns détona te ur a 
explosé. 

3) Explos ion in tempes tive de détonateurs ordina i· 
res d a ns une carrière (28 août 1952). L e re tourne 
ment d 'une boîte de 100 dé tonateurs a p roduit son 
explosion - explos ion attribuée à la présence de 
fulmi na te lib re. 

4) Inflamma tion de grisou dans le b ass in de 
Liège ( tt d écembre 1952). Lors d 'un tir d e bos
seyement com porta nt des cha rges d e six ou 8 car
louches d 'A lka lite Il surgai nées. d étonateurs à 
retards 1. s. 7 e t 9· L e dé tona te ur sc trouvait ve rs 
Ir milieu de c haque fourn eau dans la tro is ième 
ou qua trième cartouche. le fond d irigé vers le bour
rage. La détermina tion de la c ha rge limite d e l'ex
plos if a montré que ce d e rn ier éta it ne ll cmcnt dé fi
cient. 

IND. C 41 e t Q ll31 F iche n ° 7786 

H. COLLINS. Mining mechanical engineering de
ve lopments with particular refere nce to conti
nuous min ing. D éveloppements d e la mécan isa tion 
dans Tes mines s pécialem ent en vue de l 'abatage 
continu.- Mining Elec. & Mech. Engineer. 1953, 
aoû t. p. 69/78. 

L'aut eur, dont la bri lla nt<' \ a rrii·re e st no tée en 
fin d 'article . s igna le a ux cons truc teurs les dern iers 
prof.! rès e n vue da n s le d omaine de l' aha l a~c. du 
sou tè-nement. d u crcu Pme n l des voi t>s d e la ille el 
d u c ha rQf' mc nl. Il m ppc lle le é ta pes de la mécani
sa tion d ont l'è-re nouve lle a pratiq ueme nt début é 
upri•s la premi t• r<' (! uprrc mon diule . Au poi n t de 
vuc a ba tagf' . la Méco-l\ loo r<' marque u n pa lier Pl 
UJH ' lrop gmn df' lend ann• à la spécialisa tion d u 
JWr,on nel ce qu i n uit élU pro t!n'-,: du rPndl'm f' n l. On 
f'S l a mené à e nvisage r so it la réa lisa tion plus pa rfai
lr du cyd e. so it la subslilulion d'un syslè- mr s<1 ns 
\ydP : l'aba la!:!<' \ onf·inu nda pl é a ux r:( is<'me nl s 
angla is('( la réd uction d1·s opéra t io ns improduc tives 
110lammt>n l le d<·mon la!:!l' 1'1 n·monla!:!l' du mo,·pn 
d t> déhloca(!e. n•1 i 1•sl a u po in t av1•c l1• \onvoy<'ur 
bli ndé. le n·lournPml·n t d l' la have use l' n houi s d1· 
la ill " n é lé s ur>r>rimé : la Méco-l\lloon• ncl w' IIP 
havf' dans les df'u x sens. l .<1 lr•, hniqu<' du rabol r·s l 
<tpp /iquér· nolamm<'n l par !1· Sn mson S lripp<' r. lf' 
Huwood S lin' r. Il' rabot rar idr· f'lc ... C'f'st p lut ô t 
ln quanl ilé iri qui fait d<'fa 11l : ) % '>l'td <'mP111 
d1• IH prodw lion provi•·nl dr· 1 lwnliN~ lliP< nn i ~6~ . 
A 11 poi 11l cf,. '11<· d u <ntd t· IH 'IlH'II I . 1,., 1; l ii ii ~ OI1 < lt y 
d1.t 11 liq 1w, ,·, prot!11 ·--io11 llH: , .tltiq u•· -o11 l ;'1 l'{ pn·t• · 
, 1. 1, . fl"' ,IIi\ .till ft ,.,;,.li,r·r (''' !.. p i11• d ' u iH' fon 1· 
po.t,11 dt · rf(' 1110 .t liiO 1 r1 pro!!J'I·--ion 1111;1 itniq tH'. l .r· 

problème du remblayage par! iel la isse e ncore beau
cou p d' in itia tive a ux inve nte urs. 

La mise e n place des terres de ga le ries es t réalisée 
r a r scrapers à l'heure actue lle . dans 30 in stalla
tions. D ans un cha rb onnage du Nort humber/a nd. 
on essa ye u ne mach ine s péci ale é tudiée pour être 
p la cée sous le pli de b osscycmcnt-. elfe possède 
une p la te-forme mobile bala yée par u n bull-dozer. 
elle es t munie d 'u n mote u r de 15 CV mais n'a 
en core subi q ue des essais d r surfac<' . La mécani · 
sa lion complète d es bosscyemenl s est à l'ordre du 
jour aux E.-U. a vec le ]\lfarit'll a e l le M c Kinley, 
leur emplo i dans le fongwaff a nglais demandera it 
une él u de ~ pécia lc. Progrès de fa q ua lité du maté
rie l. e n 195 1. 300.000 l de charbon perdues p a r 
une panne mécan ique con lrc 2.000.000 en 1945. 
C onclusion . discuss ion. 

!ND. C 41 Fiche n• 7559 

J. ANDERSON. No te sur l'adaptation des haveu
ses à l'utilisa tion sur convoyeur blindé . - Mines. 
1953. n ° 2, p. 155/ 158. 7 fig . 

Fave u r accrue rour les mél hodes sa ns cycle rig ide 
d'exploi lalion : le havagc·abalage sur convoyeu r 
b lindé l'SI particu lièrement pro pre à celle méll10dr· . 
L es étançons d u côté massif sonl supprimés. l'a van
cemcnl dPs bêl cs se fai t a ve\ l'avancement du con
voyeur. D es bras de havaf.!r' inrléchis c l surba issés 
sont util isés. Vue d e telles haveu ses el dé tail s de 
la cha îne à double flex ibilit é. 

C o ndi t ions d'exploitation d 'une mine a ng laise q rd 
a été l'un e d es p remi ères à u til iser cel le mé thode : 

T a i Ife de 136 m portée après à 155 m . puissa nce 
de fa coucltP 1.20 m. la rgt·u r de havée o.6ï m. 
avancement 1 .35 m/ jour. 

H aveusr : puissance 6o HP. ,·if csse ma x. 2.30 m. 
8 hommPs/pos l<- . 2 pos l<'s d'ab a tage. rcnd r menl 20 
à 30 1. 

!ND. C 4222 Fiche n • 7558 

H. GROSSET. Essais de rabot rapide a u g roupe 
d'O ignies . - Min es. 1953, n • 2, p. 141 / 145. 3 fig . 

l 1n ra bot ra pide \ i\festfn li a n élé <'Ssa yé dans 2 
dliln liers difréren ls Pl à 2 puil s différents où l'on 
ulili sr· les bêlf's Gcrladt \1 18 A d <' 90 nn 1'1 fes 
é la nçons G. H .H . 

1) VPine 22 . fossp 7 : ln ill <' dc 145 m. ouvcrlurc 
l .t!O m. pPndaa~" 14° - fa ux to it charbonn eux dl' 

110 n.n . - . ?o ul i• nem1·nt : di s r os ilion e n quincon ce . 
d C' ns! le d eln nç·ons : 1 .28/m". F oudroyage - Pro
dwtron moy1•nn C' ) OO t/ h rul ps lla r 1·0 . · • ur. avanc<'m<' nl 
1 m/ tour. 

T e nue d u loi! da ns lf's ha\•c'c·s d 1 ·f 
1 rf 1 

<' rava1 très 
c i ici <' : fin ja nvier 1 9~)2 . nrrêt ~t J d 
1 d 

• P a cem <'n l ans 
e Sf'\ 011 cl1<111 1 if' r. 

2) Veinf' A lphonse fossn 2 · fa '1/fô d . .. . . ' (' 15') m. 
OU\'f' rl urP o. /O m à 1.1 o rn . penda l!e - s à + 1 - Q 

ln il l'Il srhi ~ l 1· t.! rés!'ux pa r l' ndro il- S l ' ) · 
1 1 . ~ . . ou Pnem f'nt 

l ' JI ( l'Ill ~ ( (• .;( ,, . rw ndan l l il l mois 1' 11 1• t d 
· 1) · · ('. · · T(!n1• Pl' ll a n i 

111 1011r,:. •·11 s rll' c elan~·on s 1 ) tn r m:! F l 
1 > J · · < · Ou< royar;r• 

ro u1 1 ro 11 moyen n1· 42 1 t hru lcsj · . _ A 
/

. JOUI - van -
r •·nwnl 1.) ) m JOUr. 

~1 
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Des chull's locales de loi! ont rend u le sou tène
men t d élicat cl nécessité l'e m ploi de scfimbcs. D es 
coups d e cha rge on! en tra îné le fl ambage d e 15 
à 20 é lançons en moyen ne par jour. Sur 15ï.4 hom
mes aux 1.000 1. 108.3 étaien t occu pés a u soutèn e· 
ment. Par su ite d'un renfoncement cl de d ifficultés 
d'aéra ge. le c ha ntier a été arrêté le 14 ao(t l 1952. L e 
toit venait mal. il falla it l ircr chaque jour 20 à 25 
mines. Un tel c hant ie r aura it nécess ité un rem
blayage pneumatique. 

Con clu s ion : la d ifficult é majeure d'emploi d u 
rabot· est la lenue d u loi! dans les havées d e tra
vai l ri surl oul dans fe porlc-à-fa ux à front de vei ne. 
If faut u n lraitcmcnl approprié de l'a rrière lai ll e 
ct une d isposition corwcnabfc du sou tèn emen t. 

!ND. C 4231. C 4232 et Q ll60 Fiche n° 7554 r_n 

H. HEAP et D. MACASKILL. Deve lopment of mi
ning ma c h ine ry and ils application. Recent ame 
rican d e velopmenls . L a méconiso! ion clons Tes 
mines omédcoines . D emiors pro grès . - Colliery 
Guardian. l 953. 23 juillet. p. 97/1 05, 3 fig. 30 juil
le t. p . 155/ 162, 2 fig. 

Les a ut eurs on t fail u n voyage d'ét·udc aux E.-U. 
Après des con s idéra t ion~ générales su r la richesse 
fabule use c l bien con nue de ces gi scmenls. ils d é
crivent à litre d'exemp le 3 min f's qu' ils on t v isi
tées. Coucltcs respect ivrs d f' 1.35 m. 1.05 rn cl 
2. ï O m (2. 10 m cxploilé). La prrmiè rc produit 
3000 t/ jour a vec 7.2 l de rend ement ttfobal. D ans 
la seconde. les re ndements varien t de 12 t à 22 1 
pa r chantier suivant q ue le cha rgement est manu el 
ou par duel< bi ll . n' ndrm<•nl ~énéral 5 l. D a n s lu 
1 rois iè-me. f' exl ra cl ion PSI de 6.6oo lonnes b ru tes à 
2 pos tes. il y a 228 pcrson nes d ans le fond c l 132 rl. 
la surface : rcndem Pnl nrl 17 1. 

Dans les d c•ux prem iè-rrs mi nes. lcs c ha mbres sont 
havées par ftavPu ses shorl wall. 011 forc cl on mine. 
da ns la premi èrf' on util ise le Ca rdox. dans la 
seconde les ex pl osifs ordinaires. Chaq:rPu scs Joy cl 
shu ttfc-cars dan ~ ln premil-rr. duck-b ilf el con
voyeur à cltnî ne da ns la s<'cond e. Dans la premièrr 
mine, le l rnn sporl \ om prr nd d<·s lw rlin rs de 6.5 t 
el locos à lroll <'y dl' lOO HP: dévcrsPmenl en lrém ir 
cl" ext raction par bnn dc ju qu'au lriagr. Dans la 
seconde minf'. f1•s bPrli n<'s con liPnnenl 4 lonnes cl 
les focos à t rolley vont jusqu'au lri ng-e. Ces deu x 
mines son t du lypP couran t. L a t ro is ième rs t· pl us 
mécan isée. à chaq ur pan nca u il y a d cu x aba l·teu srs 
conli nuf' s l\lla rie ll a 1'1 u nf' aba tleu se con tinue J oy 
qui exécut e les recou pe~. il y n a insi 10 à 1 1 abat
leu ses \ onlinues pour f Pnsemb le de• la mine. d rs
srrvies pa r 20 ou 22 sh ut lfl'·\ars C'l 5 convoyeurs 
de voics. non compri s ce lu i dc la dPscendNie . Lcs 
dNnicrs progrè·s d a ns If' ma lérid de mécanisation 
sont en suit e s igna lés : on passe <'n rf'vu c M aric lla. 
J oy. J effrry Colmol. shultle-cars. l\llolveyor. con
voyeur mobilc à \our.roir <•xlensib le J oy. couloir 
à secousses à bnnde cl ncirr .loy. Piqg-yh nd< ('( dis
pos iti fs annlo~ucs . 

L 'ofHrll r> IISI' D osco (voir fidH' 5TI3 - C 42 ) 1) . 
1 .ors dc la visite. u nf' machi ne élail rn service f' t 
de ux a u lrf's rn installation. Description rl vu e dc 

la machi ne. Encombremen t : 4 .95 m X 1,43 rn 
X I.Oï m de hauteur. D a n s u ne ouverture de 
1.80 m . une longueur d e ta ille de 142 rn , la pro
du ction es t de 470 t par havée avec 3ï personn es 
par 24 h. Dans un chan tier an glais. il fa u drait 
9 pe rsonnes e n plu s pour b oisage plus serré et rem
bla i le lon g des galeri es. Le rendement d e chan
lier serail ainsi t 0.2 tel d a ns une cou che d e 1,50 rn: 
S. 5 l. Là où le cha rbon est très dur, la D osco pour
ra il avan ta geusemen t rem placer la Meco-]\lloore. 

L c>s ta rières à cl10rbon : deu x installa tion s de 
surface ont é té v is itées (vue de la Cardox H ard
socg A u ger). La produc l ion était de 0.4ï t/ min 
dans u n cha n tier el 1.3 t/ rn in da ns l'aut re. 11 fau t 
tl h . pour le scn •icr san s les camion neurs. L e rende
nH•nl· généra l a llcin l 50 l pour l'Auger de 90 cm 
(8o HP) cl 120 l pou r l'Auger de 1.35 m (300 H P) . 
Trois firmrs s'emploien t à l'adapla l"i on de la tarière 
pour fe fond : Cardox. J oy cl S a lem T ool Co (voi r 
fichcs nu 5055. 5236- C 4232) . L n J oy ressemble 
à ln Cnrdox sauf ln puissance q ui est 40 HP a u 
lieu cl<' 25 cl la S a fl'm T ool C o étudie une ma
c hine d r 100 HP pou r lrs cou ches plu s puissantes. 
La lau pe dc la Carbidr & Coal Co (Voir fi ch~ 
3728 - C 4232) esl signalée. elle n'était pas 
v isible lo rs de la vi s ilc. 

Les oboll c> LJses co rtl i.nlles pour· traçages sont d e 
!rois lypt's : f' nba llcusc J oy. la Mariett a et· le Col
mol (voir ficltP n• 6040. 536 1 - C 4232). L e choix 
de la machine dépend d e la cou che à exploi ter : 
f'abatteu sc Jo y est la pl us souple pour les varia
lion s r n longueur cl' en la rgeur ct a u ss i la plu s 
mob ile. D a n s les ouverlu res de moins d e 2 ,25 rn 
pou r la Mari e! la d de 1 .35 m pour le Colmol. le 
sou ffbge possible d u mu r rend les déplacements 
a léaloirrs. Conclusions el d iscussion s. 
R ésumé dans I ron wul C oal T. R. 1953. 3 1 ju il
let. p. 259/263. 

D. PRESSIONS 
ET MO UVEMENTS DE TERRAINS. 

SOUTENEMENTS. 

!ND. D 2 Fich e n° 7334 

W. GUIDER. Fire resistant coating for pit wood. 
ReuMeme nl ignifuge pour bois d e mine . - Col
liery Guardian. 1953, 18 juin. p . 782. 

1 nw n l ion d u dwrclwur ( C h t>f d u G roupe d r· 
1Yla nchf'slrr de la Division Nord-Ou est, t->1lr. \i\f. 
GuidPr) \Ons isl a nl cn un e ndu it suffisamment ad
hér!'nl dans fr courant d'a ir df'sséch anl le b ois d'un e 
<'nlré<' d'a ir ('( co nsl ilut' par u n mélnngc à volu
mes é{!nux d f' s«bl r C'l cl<' calca ire b royé auqurl 
on ajou te unr solution dr silicate de sodium (d = 
1.2) cn quanl il é suffisante pour obt eni r u n coul is 
crém<'u x. Ce!IC' cn\mr rs l appliquéc à b b rosse ou 
par pukérisnl ion el s<"clw en donnant un en dui t dur. 
l lrw <;paissl'lll' dt· 5 mm suffi t pour sa ti sfaire aux 
t·ond iti ons rlt·s I'SSü i;; d\!nifuttal ion (5 min. à 22 
cm d'un plakau o ù hrû l1· dt· l' ft uill' Di<'St'l) . L es 
préparal cur do ivcnl porl<'r dcs lunettes et d es 
gants d C' \é\Otltchouc car la solu tion est a lcaline. 



• 
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ma is non toxique (puisq u 'elle sert à la conser
vation des œufs) . 
(R ésumé Cercha r, Paris). 

IND. D 231 Fiche no 7725 

H. MIARD. Sudden release of ground stresses :n 
the coal mines of Western Cœmda. D éte nte sou
daine d e pressions internes dans les mines d e clwr
hon de l'Ouest du C anada. - Canadian Mining 
and Metal. Bulle tin. 1953, juillet, p . 429/ 434 . 

En Colombie britannique à la mine Coal C rcek 
d es coups de cha rge n ombreu x et très important s 
ont ét·é signalés d epuis 1903. D es manifes tations 
a n a logues ont été s ignalées à la mine fVlc G ill i
vray Creek da ns l'Alberta. à Carbonado dans le 
Washington et à Sunnyside d a n s l'U tah . L eur 
origine se trouve d a ns un ensemble de circons
ta n ces à la fo is internes e t acci den telles. autrem en t 
dit orogén iques e t techniques dues à l'exploitation. 

L 'hi storique des principales man ifesta tion s est 
donné : à la Coal C reek. ï6 ont amené la mort 
d'hommes ou ca usé des dégâ ts pour plus de 
250.000 F. Pour l'e nsemble d es cas importa nts. on 
peut compter 3 fois p lus. Un séismograph e Milne 
in stallé depuis 1932 a fa it découvrir deux faits à 
signa ler : d' a bord un léger déplacement d es ter
ra ins vers les a ffl eurements et l'origine du s inis tre 
s ituée parfois à l'ex térieur du giseme nt. Q ua tre 
théories ont é té avan cées pour expliquer ces phé no
mènes : 
a) Celle de l'éb oulemen t du P eele's H a ndbook : 

abandonnée. 
b) Celle des roches en su rplomb (B olland & 

Thomas du Bureau of M ines). 
c) Celle d e l'onde d e cha rge de S packclcr (Breslau) 

ne convie nt pas dans le cas des ch assages e n 
région v ie rge. 

d) Celle des ten sions accumulées est proposée par 
le personnel d E' Coa l C rE'ek. 

L'onde part an t d'un point qui pc-u t ê lr<' élo igné 
fa it le p lus d e- dégâts là o ù e li E' rencontre 1<' p lus 
de rés is tance comme par exemple d ans d <'s piliers 
dP charbon Jona-s. resserrés el pa ra ll èolc•s A la dir<'c
tion de la coucll<'. Les cinq poin ts s ignalés pa r ln 
commi ssion frança ise dPs coups de toit sont ra p
pelés (importance dl' l'a li a-nemen t d es fronts d 'avan
n'mE'nt) . Trois aulr<'s poi nt s sont signa lés. rE' la tifs 
à la marchf' V<'rs les vides ou vieux travaux . 

IND. D 41 Fiche n " 7329 Il 

W. CARTER. Developments in supports in long
wall working. No w >ea u.lés c/(l ns le souti>neme nt 
r><mr long ues trrillc•s. - Colliery Guardian. 1953. 
2 juillet. p. 1 17. 3 fig . 

Dans la Sf'condt• partie. l'auleur pa,.;e <'n revue les 
hêl<'s e•t !Pur moJ1• de placem<'nl. Cco dC'fnit· r d épend 
l'!>sentiellf'nlf'nl du modl' d'ahalage: par <'xem ple 
ctPs c·niPvun·.; dt· 1 )0 Ill Je· ltii\Pe'. Pl.tn c,onnpc•s im 
médialc·nH·JI I <~fli C '' le- flil "ar.(l· cfc. l" lllill lt iJII' (ahn l 
tt'U S<' ( ltill't.!e•tJ.<I') .;o nt plu :-. rii\'Orahlt•, qu 'un lt il \'ilf.!l' 
., impie· ;cvt•c minat.!t' t·xll·ttsif . le· 'ou l e· nc·n~t• Jtl vc·nant 
lon!..(lemps aprc·s. 1 c•, c ourle· - t•ni<'VIJn·.; df' 6o t·m 
1111 moin ' 1·xige•nl un <tlllre tnoclP fic· -otll e• ne·me ttl 

progressif. Le soutènement pro\'isoirc l'emporte lou
jours sur le cantilever e n cc qu ' il off re une résis tan
ce immédiate avant décollement d es bancs. Les 
bê les peuvent se classer e n 2 catégories : 

a) barres courtes com portant plus ieurs longueurs 
e ntre le foudroyagc ct le fron t d 'ab a ta ge. On peut 
avoir. soit des bêles d isposées e n lignes bout à 
bou t et le sys tème à cadres redoublés « goals- posts :. 
utilisé en Angleterre en premier lie u. à la mine 
C lips tone. à progress ion a lterna tive convena nt sur
tout pour les convoy!'urs b li ndés. 

b) Les bêles d'u ne seule pièce nouvelleme n t in 
troduites peuvent être a rticu léf's ou coulissan tes. 
Les conditions de bon fonctionn ement sont d iscu
tées dans les 2 cas : les b êles articulées ne convien
ne nt pas si l'é ta nçon ne peut être calé ri gidement : 
les bêles coulissantes convie nne nt mie ux pour les 
court es enlevures par abat age continu. En ma u
vais terrain. il fa ut accroître la surface du pied d e 
l'é ta nçon. 

Les soutènement s spéciaux sont e nsuite c it és : 
les piles ma rchantes. le présoutène ment pa r forage 
en massif. boulon nage du toit. cin trage. c ha înage 
par câble des éta nçons. 
(voir fi ch e ï329 l - D 43). 

!ND. D 43 Fiche n ° 7329 I 

W. CARTER. Developments in s u pports in long
wall working. Nouueoutés dons le soutènement 
pour :on gues tailles. - C ollie ry Guardian. 1953, 
25 juin , p. 783/788, 6 fig. 

Les é tan çon s doivt•nt être sûrs et stab les. pou 
voir êt re re ti rés sans danger. légers à ma nier et d'une 
tension ini tia le de pose• suffi sante. Ces exigences 
sont indispe nsablc·s ('( la const ruction d es éta nçon:; 
a progressé da ns re domaine cPs derniers temps. 

l .'él udl' comprc·nd 2 pa rt ies : l'éta nçon et la pi le 
da ns leur slrur ture - l'a rch it ect ure du sou tènement. 
I. R ésis /once cles é/o111; ons. 

a) l n[ fu.ence cie la résis tance du mur : le rapport 
de l' inspecteur en c he f d es mines a na-la iscs pour 
1930 signale que sur <lOO essais, da ns p lus d 'u n 
qua rt des cas. l'étanço n s'Ps t enfon cé d e 2 pouces 
da ns le mur avant que la c ha rge n 'a ttei (:! nc 5 t. 
U n diagra mme• mon t re l'ava nl age d'un mur dur. 
même ur une faible épaisseur. O'autrc·s d iagra m
mes montrc•nt l'avant a!.(e qu ' il y a à é tudi er un pro
fi l convt>n a b lr po ur la ba e de l'é tançon . U n e fo rme 
con\'exe \'NS IP ha ut se remplit d f' menu ct pénètre 
mo ins fac ile·menl d a n s le mur. Pile ma in l if'n l I'éta n
(On dans l'.nt· d e la r ha rg<'. 

h ) ln[luC'IIC<' rf,.. fa pén étra tion clans fe to it : 
n •l f<. -ci e·st plus rnn· parce· q u 'on a ll on t:!l' ln zone de 
con lar l ("Jiu la h ê lc·. cf'penda nt en loi l lr<-s (Pnclre on 
e·sl limil é. un \'ide au -d<'ssus dP la tê te <'SI pa rti 
< uli i·rem c· nl da nQ"Ne ux pa rce qu ' il peut produi re d es 
décoliC'mPnl s de la hê le plus lo in. Dans C<' cas. il est 
t ou ran t de r<'mplir les creux avec du bois. Une lon 
t.!UC' Jcr appro priée• de·s (> la nço ns exl<' ns ib l!'s !'S( u n 
c'• lémc•Jtl c ·~:-. c·n t i c · l qui c·sl trop souv<'nl mc;con nu . 

c ) Hc>sis /an cc> dc•s é/(111rolls : le- s mf'~ llrPs pa r son
d a!.!!· on l montr(· que• l'épa isseu r de h as-loil fract uré 
q u i doil é lrf' ~upporl <;<, pnr le·s é la n çon s d é pa sse ra re
nwnl ()m. A\'c•c la d<'ns il é norma le du sou lc\n ement 

a. . 
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on arrivt: ù tlllt' d targc d e 20 ft 25 t par étan~·on . 
Les clwq:!t'S a normales sont plus économ iquemen t 
re pri ses par un renforcement lo~al supplém enta ire 
J 'é tançons ou de p iles a ins i q u en hâ ta nt soit le 
re mblayage. soit le foudroyagc. 

Les étançons hydrauliques actue ls portent 20 t; 
con tre les é tançons à frict ion on objecte leur irré
nula rité de fonctionn ement. Les piles son t très re
~ommanda b lcs surtout par ll'ur grande surface d'as
sise et leur stabili té. on peu t encore a mé li ore r feur 
disposit if d' en lève ment. 

IND. D 43 Fiche n o 7394 

w SCHAEFER. Untersuchung der Mechanik des 
S~ringens von Grubenstempeln. R edlCrdtes s ur 
[ écanis111e du pfténo 111è ne de bondissem ent des 
: t 

111 
n·tnlallictues - Glückauf. 1953, 4 juillet. e OllÇO II S ~ ' 

p . 677/ 683. Il fig . 

Phé nom ène s igna lé pour la première foi s p a r 
\N'e issner ( 1943). plus tard par Hoffma nn . Spruth . 
vVoh lbicr ct Obladen . Cc dernier c t J a.rausch ont 

. J·que' que le bondissement provena it dune d éten -e xp 1 l 1.• . 
lE' b rusq ue de la c 1argc su r etançon ct pouva1t 

provoque r leur rcnversc,mcnlt.' . .. . d 
L 'aute ur montre que e P 1cnomcne s mtcgre ans 

la série des phénomènes vi brat o ir~s comme la v ibra
t' d e la corde de vio lon sous 1 a rchet ou le p a t i-10: d 'une locomotive qui déma rre. Pour la p lu -
n a.,e d ., . ff 0 1 ff · rt des éta nçon s qua n 1 s sa a•ssent. e coe t -

p.a 1 d e frottemen t dimin ue en fonction de la vil es-
cte n d ' b d f Pour lE' frott ement u n sa ot e re in sur roue 
se. 1 1 
de wagon. \ N ic JCrt con ne : 

1 + 0 ,0 112 1J 

!l == 0.45 1 + 0 ,06 \) 

où u esl la v itesse en l<m/ 1. (diagra mme) .. 
E n vue du calcul. la pouss~~ du to it et 1 élastic it é 

d e la pa rtie supérieure de ~~la nçon peuvent ê tre 
·d n t ifiécs à un e masse e n sen <' a v<'c un ressort; la 1 

e ·c du mur pt l'élas ticité de la partie infé-
pou ssc . l d l • f 
. e se représenten t ega <'m<'nl c a meme açon. neur - • . • . 

1 1, de ux g roup<'S sont se pares par une res1s ance 
es 0 d ' d . cl· . d frot te m<'nt. n en e wt 2 mgrammes smu-
e·d u x d ont les position s r<'la t ivcs mesurent le 

SO l a · . d b ) 
phé nomèn e. L <'s résulta ts concor <>nt i<'n avec es 

mesur<'s ob se rvées. 

IND. D 5121 et C 31 Fiche n ° 7540 

I SNAITH. Power-stowin g a l a Durham colliery, 
~ffecl on roadway stability an~ roof contro l. 

/
") b/nvoge m écani.que clans une 111.1.11 e elu Ourfwm. 
'\.C/11. . { / b' {'t ' rt . t . lt / s utt point. ce uue s a t t.e e\s votes e con -

re:{u cl• • lo•'t _ Iron and Goal. T. R. 1953, 10 juil-
/ro e cu · · . 
let. p. 69/ 76. 13 hg. 

A fa minr \ 1\l hea tley H ill (S-E Durham) on 

1 .1 d Ps couches de 56 cm et de ï2 cm. L<'s 
ex p Ol <' 1 • , t ' · ·fi ni norma ement 1 10 mdres a vec evacua 10n 
(ill ('S 0 ' 0 d 66 L 

1• pa r convoyeur a couJTOJ<' t' c m. r 
cen tra< ' 1 · 1· ) ·f (1 · 
1 6 , t havé. puis a 1a tlu a <'X P os t 1aveco 

e tal' on l S ' ·ff ff ' 
d ) 1 c· t ransport f'n ta • e es t e ectue pnr 

, 1 r:o m . - 1 
f ·J . <' l'~ ac tionnés p a r un l reui unique ('( 

cl<'u x ~ct a p . ' c d f f b cl · - ltNnat ivement éverser e c 1a r on ans 
,·r n a n t a 

la \'Oie <"t•n tm lC' . Les hon s résult a ts obt <>nus à S h irc· 
brook a vec Ir rrmblayage par raclage (voi r fiche n ° 
6982 - 0 5 12 t) on t in spiré ici une m éthode ana
logue. L e treuil cl l' ins ta llation d e rembla yage ont 
d'a bord été mis en service dan s une d es voies laté
ra les. U ne difficulté se présenta it pour la voie 
cent rale : celle-ci comportait un bosseyement dans 
le mur pour pe rme tt re aux scrap<>rs à charbon d e se 
d éverser da ns le convoyeur. On a résolu le problè
me en su pprima n t fe bosscyemenl dan s le mur et 
e n cons truisant u ne ra mpe a rquée. enjambant le 
convoyeu r cl souleva nt les scrapers à cha rbon suf
fi samme n t pour leur permettre d e se vider sur la 
courroie. C e système s'est révélé sa tisfa isant malgré 
la fa ible ouverture (56 cm) de la couche. 

U n même scraper assu re le remblayage des pierres 
d e la voie centra le et d 'une d es vo ies la térales suc
cessive ment. le tre ui l étant monté da ns la voie laté
ra le. Un a utre scrape r assure le remblayage d e l'autre 
voie la térale : il es t· actionné par le treu il des scra
pers à charbon qui est déplacé deux fois chaque 
jour pour a ssurer a lterna tivement fe tra n sport des 
pierres ct du cha rbon. Toutes les pierres sont remi
ses en ta illes pa r sept hommes qui e ffectue nt. d e 
plus. le bosseyement. le soutène ment d es voies 
ct le d éplacement des in sta lla t ions. 

IND. D 53 F iche n ° 7794 

G. RAUER. Der Blasversatz. Richtlinien für Plan
nung Einrichtung und Be trieb nach dem Stand 
von 1952/ 53. R embla yage pneumatique. Directives 
p our l'établissement de projets, l'ins tallation et l'ex
ploitation d 'après let situation de 1952/ 53. - 1952. 
31 p. 3 fig. 

L 'a u teur. P rés ident du comité pour le « remblaya
ge ct le foudroyage ~ d e la D .K.B.L. . a conden sé 
les résulta ts très étendus re la ti fs à la consomma
tion d'éne rgie e t a u processus d e l'usure des tuyau
te ries dan s les exploi ta t·ions à remblayage pneuma
tique en même lemps q ue les ex périences des houillè
res el des fourni sseurs. Les d irfé renls poin ts sui 
vants sont· success ivemen t tra il és. 

Où peul-on utiliser le remblayage pneumatique : 
surtout· recommandé dans les gisemen ts e n plateure 
à pa rt ir de 0.90 rn d'ouverture. pend age jusqu'à 
25 à 28°. En semi-dressant. on u t ilise le remblayage 
en coulée R ë u s qui permet de refoule r plus loin 
lr;o rembla i da ns l<'s fa ux plats par q uelques tuyaux 
fermés munis de tuyères a nnula ir<'s. 

- fYla tériaux de remblayage. n a ture (sch istes de 
lavoir lrès avan tageux-ca libre). 
Insta lla tions d <' concassage. 
Les r<'mblayeu ses. 
Tuyau te rie. 
Pose et enl r<'lie n . 
A lim en ta ti on en air comprimé. 
M ise f' n place• et surveilla nc<'. 

E n a nn PX<' : press ion. débit et· longueur de souÎ· 
flage pour l<'s qunn li tés d 'air les plus favorables. 
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2.10 m de la rge a vec ra inures p arallèles pour câ bles 
ronds de 47 mm de 0 permettant la superposition 
d e 4 cou ches. la command e se fait par engrenages 
à double denture hélicoïdale, la roue dentée engre
n a nt avec 2 pignons. Chaque tambour possède son 
fre in à sabots su spendus. à déplacement parallèle. 
contre poids et comm a nde à a ir comprimé. D es in
dicateurs de profondeur miniatures sont disposés au 
tableau du machinis te avec des a ppare ils « Lilly » 
contrôla nt la vitesse et le sens de marche. 

L 'équipement électrique d'une machine d'extrac
tion comporte 2 moteurs à induction d e 2 1 oo CV. 
66oo V. 370 t/ min. La synchroni sation de ces 2 
mote urs, ajustement des positions a n gula ires des 
2 rotors, est d écrite e n détail. U n générateur ù 
courant continu d e 110 CV fournit le courant 
nécessaire a u freinage dynamique : ceci réduit 
l'échauffement e t· les pertes a u minimum. il perme t 
le re passage du p uits à faible v itesse. 

L'a rticle de Iron a nd Coal décri t surtout la partie 
mécanique de la machine. Celui d e Colliery E n
gineering donn e le détai l du fonctionne ment électri 
q ue el du fre inage par courant continu. 

IND. E 23 Fiche no 7341 

J, PEARCE. Control of large capacity mine cars 
-Importance of automatic couplings. Attcrcl1e des 
berlin es de grandes dime nsions - lmporlcrncc elu 
couplage cr ulomaliquc. - Iron & Coal T. R. 1953 
226 juin_ p. 1451/ 1454. 5 fig_ 

Les a ttelages de berlines. qu 'ils so ie n t a uto
ma tiques ou non . doivent ré pondre à u n certa in 
nombre d e conditions : 
1) être calc ulés a vec un coefficie n t de résista nce 

suffi sa nt. 
2) perme tl re le pas age d a ns les pen tes el \'ëHia 

lion s de pentes. 
3) permettre l'in scription dans les courbes. 
4) êlre proporti onnés à la dimension des b C'rlines. 

L'auiC' ur fa it part ie du personne l de la Corpora
tion a nQ'la isC' des a ciers (Ltd) qui a fait des recher
ches sur de nom breux lypes. et notammen t sur 
les a tt elages a iiC' ma nds « l\llu th ing » . « Schal<u » r l 
« S implex ». C <•ux qui ont donné lf' s mC'iilcurs 
résulta ts sont IC's types américa in s : ASF <'l \Nil · 
lison ; Ir t ype « A llia n cf' » qui <'S I la rgrmf'n t diffu
sé not a mmrn t da ns l<'s mines mé ta lliq u es f'SI é~a l f' 
me n l pris en considé ra tion. 

Ce dernier possédai! 2 inconvéni ents : il pouvu it 
s 'ouvrir rn pos ition rPnversée. par <'xemple da ns 
un cu lbulPur - on a rPmédié à C<' défa u t : d'au ! rf' 
pari. i llimil f' fa déviai ion ho rizon tal <• à rH". 1 .<'\\/i l
lison f' st <'n ncif'r r oulé a,·r·r v<·rrou à pffa cPmf'n l 
1,. croc het d'aiiP iat:rc est e n aci<·r forgé r i mun i d'tm 
rf'ssor l amorli ssPur Pn spira le . 1 .'a tt f' la!!<' <'S l sym<;
triquP d<· so rt<> que la bPrlinf' s'arcrorhP par 
l'avant comm<· par l' arri<' r<' - la prisf' cf,..s 2 bf' r
li n<·-; sc• dr· fnil s im ufln né·m<•n l lorsqu 'on appuie ~ur 
[,. lr v i<•r d'r· ffarPrnl'nt du wrrou de• f' uni' d 'f'n 1 rr· 

f'lif's . 
l .'rrtldaac· ,.1\SF, a un fonr t ionnc·mpnt a ssf'z 

i! lla fo a n P mai -; l' a~perl r· xt<-ri <·u r corn·~ ponrl à 2 
hoiti,.,-, 'C'mi -cvli n clriqw·~ qui ,·ada pt c•nl a vf'< ' in lf'l'
< ;d ut ion rc'c i pr~qw· d<· vC' rrous. 

IND. E 40 Fiche no 7539 

H. SCHAEFER Shalt design and choice of winding 
equipment at Ruhr collieries. Equipement des puit s 
c l ch oix elu système cl'cxlrcrclion cla ns les min es de 
fa Ruhr. - Colliery Guardian. 1953, 16 juillet. p. 
65/ 73. 5 fig. Mining Journal. 1953, 17 juillet, p. 
73/ 75_ 

La p rofondeur moyenne des puit s d a ns la Ruhr 
est de 760 rn environ el elle s'accroîl chaque a nnée 
d'e nviron 6 rn par suit e du ma nqur d ' insta lla tion s 
nouvelles dans les réserves du gisement. En 1929. 
l'ex traction par min e a tt eignait 2200 l, en 1939. 
3 1 oo t e t actuclleme n l 3300. Les pu il s e n creuse
ment sont prévu s pour 8 ù 10.000 t/ jour (400 à 
500 t/heure) . 

Le dia mètre muximum des puit s. qu'on s'éta it 
<'fforcé de limite r à 6.50 m. a tendance ù s 'accroître 
par suite de fa concentration. L'utilisation ma ximum 
de la section implique les guidonnagcs rig ides. Les 
défauts d 'ali gnement aux join ts sont très dé favo
rables à la durée des câbles d'extract ion. Pour 
y reméd ier. on pe ut utiliser les m a in s-courantes à 
ga le ts garnis de caout chouc : ccci supprime auss i 
la nécessit é du grai ssage. Le choix cage ou sldps est 
un e fois de plus discuté. Dans if' cas de cages. on 
n 'utilise plus que les grandes b erlines; la s tan
da rdi sation a re tenu 6 types compri s c nlre 1600 ct 
5000 1 i tres. 

Le skip a pour l ui un<· me illeure u tili sation d e la 
srcl ion du puit s . d es insta ll a tions de surface plus 
sim p(p;; Pl la mécanisa tion complè te de l'extrac
tion. 

E n A lle ma gnp c l en H olland e. 90 % de l'extrac
ti on se fa it par poulies Korpe. La multipl icat ion du 
nombre d es cüb l<'s avre fa p rofonde ur ct la mesure 
d e fe ur cha rg<' par d yna momèt re es t a bordée. La 
rés istance a u courant d 'air dans lc•s pu it s absorbe, 
da ns les puits pro fonds. 50 % r l plus de la perte 
dl' chargr to ta le. D r s essa is on t montré que la 
résis tance d 'un puit s . e n ra ison de son équipe
me nt. a tt eignait 1 1 .7 fois la rés isla nce du pui ts 
don t la sect ion se ra il dégugér ct la paroi li sse, ou 
3 fois <'nv iron cr li e d 'un puit s à sc•c l ion dé~agéc el 
paroi ru gupu se. 

!ND_ E 40 Fiche no 7539 TT 

H. SCHAEFER. Planning shalt wind ing equ ip
ment a nd surface layout - II ~ Influence 
of the p lanning of shaft winding plant upon 
surface plant layout at Ruhr collieries. E lu
cie cle l'équipement des puits cl'cxlrcrclion a uec 
inst cdl~rtions d e sur/nec - fn/fu enrc c/1t dispo
s it if d cxtrcrclion sur Tes in s taHations cru jour clan s 
les mines de la Rulr r. - Mining Journal. 1953, 24 
juillet, p. 108/ 109. Résumé dans Iron and Coal 
T. R. 1953, 24 juillet, p . 185/ 187. 1 fig. 

D a n s IP_ ca s cff' ln poulie Koepc avec cagc·s. la 
ma cf.inc d Pxlrac lion Sf' s ituf' dans la direc tion ]JPr
pPndicula ire à <'Pile du d<-cngr me n t. C eci pr rmPl 
de rnpp rocllf' r hf'a ucoup la machi nf' du pui ts f' t
d 'évil f' r If' fou ett <'mr nt dPs nî hl<" s. L n localisa tion cl<' 
ce tt f' d ernière' f'Sl u n faclr ur décis if pour le choix 
d u c hâss is ou d r ln tour cl' rx l rnct ion : on doit: te nir 
c-ompl r d(• la surfacr di ~ pon ihl e. d c·s <'x igen crs du 
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fonctionn ement. de l'a spect de l'cn sr mblc ct du 

prix. 
On peut classer les in stallai ion s en 4 ca tégories :_ 

1) une seule m achine d 'extraction sur le puit s (mo-
lett es dans le même pla n). 

2 ) 2 machines d 'extraction. 
3) tour d'extra ction avec molettes. . 
<J) tour d'extraction avre macl~incs sur le pwls. 

Fondations cornpris r s ~an s 1 a rmement les prix 
sont upproximalivemcnl dan s le rapport : 

1 -:-- 1.7 -:- 1.20 -:- 1,40. 
La dis ta n ce entre les puit s dé pend du type de 

c hâ ss is e l du choix skips ou b erlines a ins i qu~ de 
l'emplacement de la galerie du ventilale~r. L em
ploi de la poulie Kocpc ne permet pas 1 u sage d e 
taquets. L es légers écarts à l'arrêt se cor~igcnt-, da ns 
le cas d es cages. par des pla t cf ormes , a b ascule : 
l' a mplitude se calcule en fonction de 1 a llongement 
d u câb le d'extra ct ion. La hauteur d es cages ou d es 
skips dépend (pour un diamètre d e puits donné) 
du tonnage à ex tra ire. elle in fluen ce la hauteur du 
châss is à molettes. 

IND. E 412 Fiche no 7204 ~1 

D. POW'ELL et H. WILUAMS. Sorne experiences 
in the dynamic braking of A.C. winders. Le {re i
ncrge clyncrmique cles mnchinc~ cl'cx!ro~lion à cou
rcrnl alte'Tnatif. - Résultnl s cl cxp[otl.o twn. - The 
Mining Electr. & Mechan. Eng. 1953, juin, p. 391/ 
402. 11 fig. 

L e courant· continu de frcin agr es l fourni par une 
exci ta trice indépenda nt e r l est réglé e n fonct ion du 
courant roloriqw· du mote ur d 'exlrnction. L'r~ci
ta trice elle-mêmr est excitée par l'inte rmédia ire dun 
tra nsducteur (ampl ificateur magnétique) comma ndé 
par le couran t ro loriquc redressé. Cc sys tème dr 
régla ge est donc s tatique et compen se au~omatique
mcnl les variations de rés is ta n ce d e 1 électroly te 
du rhéos tat. L e couple de frei n agP ne d épend pas 
de la rapidité de manœ uvre du lev ie r. 

L'a rt icle don ne les sché mas déta illés d d écrit 
les in sta lla tions en service à Cocd ely sur qcs m a
c hines de 700 el 1350 CV. L e couple de frdn agc 
correspond. e n serv ice continu. à 75 % du couple 
nomina l d e la machine ct- p eut a tte indre 150 % 
mome ntan ément (moins d e une minute ). 

l ei le régla ge est obtenu p a r un servo-moteur hy
dra ulique qui ma n œuvre la rés is tance rotoriquc 
(rhéosta t à liquide à une v itesse J_Jré détcrm inée de 
façon à éviter les con séquences dun dé placement 
l rop rapide du levier ( d éscxci talion par un courant 
rotoriq ue exagéré ). L e m ême servo-mote u r a ssure le 
démarrage selon un cycle dé terminé. 

L'cxci tu lion é tan t indé penda nte d e la v itesse du 
mot eur permet d e ma in te nir le couple d e fre inage 
ma ximum à une v it esse égale ù 0.25 % de la 

v it esse nomina le. 

IND. E 412 Fiche n° 7340 

J WHATLEY. Developmenls in mine ~oist design. 
/ (!S proqrès do ns l'étude clc>s m acf1 i11(!S _cf exlmclion. -.
Canadian 'Mining & Metall. Bulletin. 1953, mŒ, 
p . 276/ 281. 5 fig . 

1 • l ur diredr ur d e la Div is ion « Machines 
_. a u r . Il R d cl 

d
' 1 t 'ron » à la S té lngerso - a n cana ie nne, rx rac 

passe en' revue la construction des divers éléments 
d e ces machines. 

L es trains d 'en grenages se font en roues à che
vron s, ceci pe rme t d'a l teindre des v itesses = 1,7 
foi s à 2 fois celles des engrenages droits, des rap
ports d e multiplication d e 12 à 15 au lieu de 6 et 
des transmiss ion s d e puissan ce prat iquement sans 
limite. Les paliers sont en général garnis d'anti
f riel ion. pour les g ra ndes puissances le gra issage 
se fait par gravité à partir d'un réservoir surélevé e t 
avec pompe d e circulation et- filtre. Les roulements 
à bill es sont p eu utili sés bien qu' il y en a it 4 ins
ta llations aux mines de L ake Shore. Ils présentent 
un certain nombre d'avant ages au point d e vue 
inertie et en combrement mais le ur remplacement 
es t difficile. L es ta mbours varie nt évidemment avec 
les conditions d e l'extraction. L a soudure tend à 
être u tili sée ma is il faut d e grands fours pour éli
miner les tens ions int·ernes. P our le frein. la dispo
s ition à bande a é té complètement abandonnée parce 
qu'elle ne permetta it pas les puissances nécessaires : 
l e fr!'in à sabot es t d'un emploi général. La poulie 
de frein est le plus sou vent fixée a u flasque du 
tambour p a r boulons et un dispositif d e ventilation 
es t prévu. Pour l'articulation d es sabots, l'ancien 
dispositif avec pivot au sol est délaissé : l'usure 
de la bande était- trop irréguli ère ; on l'a remplacé 
par le type à su spen sion : les sabots en a cier sont 
su spendus par leur mili eu à des fers U e t com
mandés aux 2 extrémités. On obtient ains i le 
dé placement h orizontal des sabots et une u sure 
très régulière. U ne di spos ition plus perfectionnée 
e ncore réalise le dé placement p a rallèle d es sabots; 
les ét riers de support décrivent des tra jectoires paral 
lèles. il y a de plus d es écrous à file t droit e t gauche 
pour reprendre le jeu d 'usure; des tringles a ssurent 
une ré partition u niforme d e la press ion. Le plus sou
vent-. la garn iture d es fre ins est en b ois. En cas de 
forie c harge, on utilise les garnitures en asbeste e t 
plus récemme nt le garnissage en b i-mé tal : poudre 
mé ta llique a gglutinée sur un fond en tôle. L e dis
pos iti f donn e de bon s résulta ts m a is il exige une 
cert·aine lubrifica tion. 

IND. E 444 etE 45 Fiche no 7531 

X. Contrôle du matériel d'extraction de charbon
nages par gammaradiographie et par les ultra
sons_ (30• rapport annuel du Safety in Mines Re
search Establishment, 1951). - Pact. 1953, juin 
p. 234/ 238. 2 fig. 

L es soudures d'un grand nombre de m a illons de 
ch a înes d e su spen sion de cages ont été radiogra
ph iées e n u til isant de l'iridium 192 (radioactif); un 
tableau indique que sur 255 m ai llons, 37 é t-ait san s 
dé fa ut. 68 avec défaut léger, 150 avec d éfaut grave 
d ans la soudure. L a d étection p a r les ultrasons 
a vec p a lpeurs e n p erspex est a u ssi recomma ndée 
comme a isém ent réalisable : l es m a illons du ta
blea u ci-d essu s on t· été soumis à ce contrôle e t les 
indications ont élé très concordantes. 

A propos du même suj r l à la réuni on du C omité 
<< Progrès tcclmiq u cs » du N ort-h of Engla nd lnsti
tul e of M ining & Î'1l ech anical E nginee rs (Colliery 
Guardian . 195 1, 6 septembre) , le Préside nt fit 
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obserTer que dans le dis trict de Durham, un étrier 
se roll]pit et la cage tomba au fond du puils ; il 
posa la ques tion suivante a u conférencier (J\11. J.E. 
Ridley) : l'accident a ura it-i l é té évilé si la nou
velle méthode de contrôle ava il' été a ppliquée. 
L'orateur répond a ffirma tivement. 

L'emploi des gau ges d e contra intes es t s ignalé 
pour la détermination exacte des tension s d a ns les 
cas théoriquement d iffi ciles. D es re nseign ements 
pra tiq ues sont donnés pour l'emp loi : a) du radium 
b) du radon c) d es iso topes e l parmi ceux-ci nolam
ment du cobalt 6o qui a une période de 5.3 ans 
et coûte 40 r la curie (équivalent à l'émana tion en 
équi libre de 1 g de radium). 

IND. E 444 
Fiche n• 6418 

W~ SIMPSON. Electronic inspection of mines 
ropes. Le contrôle électronique des câbles de mines. 
Wire Ropes in Mines. 1951. p. 581/598. 1 tableau. 
13 fig. Résumé dans Annales des Mines de Bel
gique. 1951, mars. p. 260. Discussion dans Safe
ty in Mines Research Establ. Res. Rep. n° 66. 1953, 
avril. 

D escription d 'un nouveau cyclograph e pour le 
c on trôle des câbles mé talliques. L'apparei l cons iste 
essen tie lle ment e n un oscilla teur très sensible c l 
stnbf f' . U ne bobine reli ée à l'i ns trume nt es t tra
versée par le câble à con trôler. Le cyclographe 
donne des ren se ignement s intéressan ts sur la slruc
lure e l les te ns ions dan s le câb le éta nt donné qu'il 
exi le une relation fondam entale entre ces carac téris
tiques e l certaines propriét és magnétiques c l é lcc
lriq ues de métaux. 

L'auteur donn e d es exemples de d iagrammes 
pri sur différen ts câbl<'s in sta llés dans des mines 
de la :\'ouve lle E cosse Pl il explique comme nt IPs 
résult a ts doivent être interpré tés. 

En prenan t une série d e diagra mm es à diffé re nles 
époquPs dP la v ie du câble. il Ps t poss ibl<' de détPr
mine r l'é tat de ce câble a ins i que fp coeffic ient de 
sécuril é en tou t point d e sa lon gul'ur. Les C'ssa is 
s 'effectuent sans interrompre le trava il normal d'c•x
lraclion et sans endomma~ter le câb le'. 

T oui l'r quipcmPnl es t· ins ta lle dan s un ca mion 
lnboralo irC'. Outre le cyclograplw c l ses accesso ires. 
i 1 y a un dynamomè tre en regi s i r<' ur pour mesurN 
('( (•nrpgis lrc•r la tension dans IP ct.b iP mfm<' quand 
c<' lui -ci <'S I en mouvem<'nl. 

IND E 47 Fiche n • 73 18 ' 
G. FELGER. Verwendung und lechn1sche En t
wicklungder Skiplôrderung in EuropciJschen Berg
bau (bis En de 1951). Emploi el éuol ulion IC'cllllirJue 
de l'extraction par skip dans f'inclu slrie minii>re f'Urn 

p f! Pnne (depuis [in 19'5 1 ). - Schlëigel und Eisen. 
J 953 Juin, p. 331 / 335. 15 fig. 

Lc· ~ l<ip d 'e·xlraclion (•s i dlc; dnns l(•s A nnniPs dC's 
,'vJifl(' ' d(• rntll( (' "··s J /-j()2 (vue· J,. l'nn<i·lrp muni 
d l' r.rmnd, ~;tf( · l ~ de· rouiPnwn ls r·mhrassan l 1(• r./lli 
don n<tgd . JI lut ins ta llé à l;, min<· dP C ornwa ll . 
On cloil 1( · rli s lin r.~w · r de· .; in ~ l<tllation ~ s(((l ilfri< n in!'< 
•·1 nord clllll·· ri< a in•·s à IJasculu r.rc· par 1,. ha ut . qu 'on 

d evrait dénommer « kibble ». Le skip à v idange par 
le bas s'est su rtout développé en Allemagne d e
puis 1934 . 10 installa tion s étaient en service à la 
fin de la guerre et depuis lors 4 nouvelles ins tal
lations on t été achevées tota lisant ainsi 4. r oo ton
nes- l<i lomètres/hcu re de manutention par skips. Dans 
la Sa rre. les installation s sont passées de 2 à 5, 
soit t .6Qo t-km/ h. En Pologn e. 22 installa tions 
avec 2.880 t-km/ IL En H olla nde. 2 ins tallations. E n 
Anglete rre. on es t passé de 3 à 8 avec 2.130 l
Ion / IL En France. il y a 13 ins ta lla tions donnant 
2.970 t-f<m/ h. 

Vue et descripl'ion des conslruclions les plus cou
rantes : H ead -Wrighson. D emag. GHH. Gusto. 
Venot. H ecke l. P IC. 

La capacité dominan te en Allemagne el en Sar
re es t de 10 ('; en Anglete rre. elle varie entre 6 e t 
10 t; en Fra n ce entre 9 ct 12 l. La capacité journa
liè re d'une installa tion récente a tteint 6.ooo t e l' a 
tendance à s "accroître. Le skip a l'avan tage d e 
réduire le personne l d e service du puits au m ini 
mum. JI comport e d es ins la lla tions d e c ulbutage 
pour grandes b erlin es e l s ilos avec sas doseurs 
dans le fond; à la surface. rccell e (souve n t en 
sous-so l) el con voyeur à bnnde vers fe triage. 

V ue de I'in staliation dt' culbu tage à la m in e Cal
verton n • 2. 

IND. E. 47 
Fiche nn 7318 rr 

G. FELGER. Verwendung und technische Ent
wick1ungder Skiplorderung in EuropëischenBerg
bau (bis Ende 1951). Emploi c l évolution lecltniquc 
de l'extraction par skip dans l'industrie minière euro
péenn e (depuis [in 195 1). - Schlëigel und Eisen. 
1953, juillet, p . 388/ 391. 15 fig. 

Vues de que lques ins ta lla tion s à skips : dispo
sition ~u fond à la rni rl<' Emma (S taalsrnijnen) -
puits d aérag-e à la mine Robert (Société H einrich 
Robe rt ) - R ece llP de surfac<' à la mine Emma et à 
la mine Gayan! ( Frnnce ). D é ta il sur le foncl ion
n<' mPnl dPs skips d e B luc he rodc (Oemag) , Salzdet·
furl ft (G. H .H. ) e l H a ll orf (Siemag). Particularités 
des c l.à ssis à molcll cs dan s le cas de sl<ips. A titre 
d e c uriosil'é. à la mine R en s lrom , à l'e xtrême nord : 
lou r bicylindriqup don t un compnrliment sert de 
tré mie ~ à Kurun nvanra : tour ennéapode pour 8 
puils d ex tra ction disrosrs cô te' à côt e nvec un puits 
de service. 

F. AERAGE. ECLAffiAGE. 
HYGIENE DU FOND. 

IND. F Il Fiche n• 7319 r 

B. ISAJIW. Richten und Verteilen der Grubenwet
ler im cc Sollwetterbetrieb, _ f)é terminalion et distri
lJulion de l~t u~nlifalion dcrns les prévisions cl'aéra ga . 
- Bergfre1he1t. 1953, 20 juin, n• spécial, p . 227 j 
38. 17 fig. 

Se lo n R Ba ll ig (mêm C' revu e. ja nvier - avril 5 1) 
WH · min(' où la VP ntilntion es t pa uvre peut· d <'venir 
impralicubfc· à pa rtir d(• 400 à ')OO rn de profondeur. 
1 )an s fp cns conlrnirP. ilVC'c des circuit s hien étudiés 
on pPul niiPindr<' koo à 1000 rn <'1 re médier à I'élé
V<dion de l!'mpéra lure. A u cours de ces 20 dernières 

1 
~ 

1 

i 
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b euses études on t été fniles sur ~nné_e,~ de _ nod/ la venti lation : S erlo, Heisc. 1 a me ro ratron k F . 1 
b . R rba S tach . J\llaer s cl rt lsc le. 

l-Ie r s l. ) · f" d - 1 pr'lrcs · . bd·lv ise é lu e en .J c la . L aute ur su d J · 1 
l ) O é tcrminnlion et di st :ibu~ion a ns cs . prOJClls. 
2) Détermina tion cl d istnbutron dans la mme le e 

qu'e ll e es t. d l ·J 
1
. 

- ) Détermination el dist ri bution e ? vcnll a •on 
.J d n t la lulle cont re un incendie. 

pen a . h ·1 C 1 i-L'articlc n e trai te que du prcmre r c ap• re. e u 
c i peu t se subdivi ser en : 

) D éte rmination des circuils. 
~) Déte rminat ion des quant ités. l )· 

) F . l' des de;pr"ssions opl ima cs à npp •qu er - ~ r xa 10n ~ . ·) t 
.J · J . .1 a insi <"( U aux venir a eurs. à C 1aque ClrCUJ < • • d 

<C l . d / d mm d'eau comme umle e 
101x u 1 1 ooe c . d' de la résis-

dépression et appellations lvde~bs~s d 3/ 
. d , le pour un c •t e l m sec. 

l(an cl\lel qw en-ecro~lilliwe issbach = r unité d e 
1 1 urgue -

rés is tance). d · d 
. . . l e' les conventions a mrscs ans Aprcs avoir s•gna b d 1 

la représe~tnl ~ on, sd~apl~::ic"d:~:~~e aclo~clle d:'ïce~~ 
l ion des crrcur ls a 'g E • · ) ·) ne son t 

, l t' n schéma! iquc. ~ n genera • 1 s 
repre;t~~:~~:en t m esurabl es et sont a u contraire 
pas r, . l b·J· t . . leur influ ence est cependant suj ets a m s a • r e . . . )' 
li mit ée a u ci rcuit envisagé el sans nclron sur en -
sembl e de ln m ine. 

IND. F 11 Fiche n• 7319 II 

B. ISAJIW. Richten und Verte i_len ~er <?rruben~e~~ 
ter im «Sollwe tterbetrieb ». Delerrmnolron e~ ~rsln 
bution de f~t v~ nti.lation cl~ns les PZ~~/is~SSs t fi~~ge. 
_ Bergfre1he1t. I 953, JUillet. p . · 

L ' t ur montre sa façon d e résoudre le s réseaux aue d' . 
C~ s pa rticul ie r. P arlant un reseau com-

sur un u J d·f· l ' 

'

• t· d 't miné il détermin e cs mo 1 ICa ·•ons p ele men c er · .
1 

. • . 
l Our réaliser un e vc nl• al•on eqwva-à y appor e r P 1 cl DM 

le nte avec u ne économ ie annuel e c r8o.ooo 
( . n 2 millions d e francs b elges par a n ) . e nv1ro 

IND. F 122 Fiche n• 7729 

HERMANNS. Die klimalischen und sicherheit
~· h V rzüge und Nachteile der abfa llenden 
We~~rfü~rung. L es avnnloges el les[ i nconvi~lien/s 

l ' , bat-vent au poi.nt ce vue c UlW .!-
cle neroge_ en_r? Glückauf. 1953 !er août. p . S(llion et secunle. - ' 
773/ 782. 12 fig . 

E , , 1 la venti la tion en rabnt-venl peut n genera . l . d , .,o 
. . la température des c lûnl•ers e 4 a ::> • 

a baiSSC'J Il l' de réfrigérat ion qui coûte nt cher L ins la a •ons , · · .~s . 1 d 'entret ien n e sont pa s a p revo•r 
d mstallat • o~J r: fondissemenl de 200 à 250 m. C~n-
avan l unf':I~ J)OUSSiérage d es chantie rS. à pnrt· j 11~-
CC' rnanf d • le char<tcur le rabat-vent· na , . en l e gener " , 1 
con ven r JJarl iculiN i comporte u ne 

d es avantages. en A . l d 
qur . de ln vitesse d u ve nt. u pom · e 
augmenla l ron t· de la lulle cont re le ~Jri sou. il 

d d 'o znoe e ; 
vu r u e,.a ·'" . ·nconvé niPnl. D nns 1 évent ua-, . ava nt a ge n r • d b 
n Y i'l n r d' . 1 re<~ard d'un gran nom re 
1 , d' incen re er " d 
ile un . le ,.rave inconvénient· e p rovo-

d' 1 a nes pese " J l ' 
nvan '" · . ··ode qui p<'ut être ongue, a r-quer pour u ne pell , 

rêt de tout un ch a n tier ou même de tou te une mine. 
Ce danger est à apprécie r sans ex~gérat~on : d 

D ans la R uhr, la profondeur d explortation es
cend en moyenne d e 6 rn par a n soit une hausse 
de 1 o tous les 5 a n s pour les _rocl~es _et tou s. les 
7 ans pour la ventilation. L a mecamsation et 1 :m
ploi de l'électrici t·é au fond c~_n!ribuent à accro1t~e 
plus encore celte élévat ion. D rc1 20 ans, ~Î de~pe
rature moyenne du fond al'l'eindra 30° et 1 evien
dra urgent d 'envisager l'utilisation du rabat-vent 
dans la ventil ation. 

IND. F 14 Fiche n° 7718 

W. SCHMIDT. Die Ausführung von W:etterkana
len La réalisation cles gcderies de ventdateurs. -
GIUckauf. 1953, 15 août. p. 822/ 829. 14 fig. 

Anciennement les galeries d'amenée d e ~'air a~ 
ven t ilateur éta ient laissées presque exclu s1vedment 
aux soins des entrepreneurs maçons. Une ten, ance 
se manifeste a u jourd'hui à revoir ce p oint sous l adng

1
Ie 

du rendement d e la ventilat ion. La formule e a 
perle de cha rge dans les coud es est rappelé.e avec 
d es mesures récentes sur les coe fficien ts. L au~eur 
si nalc un cert ain nombre de réal isa.tions ratron
n~les pou r vent ilateurs hélicoïd es verbca~x ou_ ~u
l res avec ou sans galerie de mesure et dlsposrtron 
de la galerie d 'amenée au ven tilateur _de rés~:ve. ~es 
d ispositi ons défec tueu ses sont a u ssi m en 'lonnees. 

IND. F 22 Fiche n• 7324 

K wrnTER Ausgasungsgefa hren im Steinkohlen-
b . bau ihre Uhrsache und ihre Uberwachung. 
~ ' · d k~n 

Les clangers cles dégogcmenfs ga::e~xl· ansGl"" kauf 
cle charbon , leur cause et leur co_ntro e. - uc • 
1953, 20 juin, p. 617/ 626. 23 hg. 

Par exemples, on montre que le déga~ement ~or
mal de grisou ct ju squ'à un cert~in pornt Id ddga
za ,.e complet d'une couche, ne p resente pas e an-

, , . 1 0 peut sans danger atteindre u ne ge r spec1a · n l d d 
teneur d e 2 % avec d es osc il ation s on~ant es 
• 1 d 100 °'o en relation avec le poste d ab a tage. ecar·s e l C d j 
A contraire sont particu lièrement angereux ~s 
dé~agemenls in stantanés dont les orig!nes s?nt _ di
verses et en relat ion avec l a mét hode d explo!ta.hon . 
C'est à til re exceptionnel que d es analyses d aer~gC: 
intermitten tes peuvent les d éceler. Il est pour ams1 
di re exclu de pouvoir reconn aître et c~mbatt~e ce 
dan,.er sans a ppareil enreg istreur. L emplm de 
ceu:-ci a permis jusqu'à présent de détermin~r 2 

causes principales de d égagements instan tanes : 
les ruptures brusques du haut-toit e t surt~ut . les 
grandes variations dans le débit de ~a ~e?trl~tr?n: 
Un accroi ssement de la ventilation qui a ete pr:c:de 
d'une rériodc plus ou moins longue de rcstnctron 
est souvent incriminable. D a n s un tel cas. on a 
constaté le dégag<'m<'nt d e 1200 m 3 d e CH4 sur 
lj 4 d'heure de lemps. P ar quelques exemples, ?n 
montre les dan gers auxquels le manqu e d e nre_g1s
trem enl <•xpose . Les enregistrements sont p artrcu
liéremc·nl à con se iller dans les mines où la teneur 
constaté<' par d es analyses is?lées oscil_le l~?1tre .t 
el 2 %. spécialement là où 1 on emplme e edn 
cité. 
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IND. F 31 et F 440 Fiche no 7370 

A. BEAI.. O. GRIFFIN et G . NAGELSCHMIDT. 
The health hazard of limestone and gypsum used 
for stone dusting in coal mines. Nocivité d u cal
caire el du gypse utilisés pour la schisli[ication 
des galeries. - Safety in Mines Research Establ. 
Res. Rep. no 72. 1953, juin 12 p. 

L a teneur en quartz de 30 écha ntillons d e ca l
caires, représen ta nt la majeure pa rtie des ma té
ria ux u til isés pour la schistification, a été détermi
née par l'a na lyse chimique et les rayons X. 23 
écha ntillons avaient 2 % de qua rtz ou moins, 3 
avaient de 2 à 3 %, 3 avaient entre 3 et 20 % et 
un ( joint pa r erreur sans dout e) avait plus d e 
6o %. Les prises d'échantillons. renouvelées a près 
18 mois au.x sources ayant une teneur de 3 à 20 % 
de q ua rtz. ont confirmé les résultats. 

O n a a lors tamisé six échan tillons de calca ire 
en d essous de 10 micron s et dé terminé la teneur 
en quartz du passé : da ns 4 cas, la teneur é ta it 
moindre que d ans le brut, d ans 1 cas, égale. et 
dans le 6". elle était beaucoup plus élevée. L 'emploi 
de ces calcaires présente donc un risque d e silicose 
q ui peut ê tre écarté par le con trôle de la qualité 
des matériau x u tilisés. 

Cinq échanti llons d e gypse ont é té étudiés d e ln 
même façon e t feur teneur en qua rtz a varié d e 
0,6 à 1.4 %. 

IND. F 31 Fiche no 7533 

H . COLLINS. Stone dust barriers, additional pre
caution against propagation of explosions in 
mechanised mining.Arrê ts-ba rrages, précaution sup
plémentaire con tre la p ropago tion des explosio ns 
dans les c l1antiers mécan isés. - Collie ry Guardian 
1953, 9 juillet. p 33/38. 4 fig. 

Les arrêts-barrages on t été proposés pour fa prC'
m ière fois en 19 11 par T a ffancl (Directeur d e la 
S ta ti on de Recl1erche França is<') à ln suite du 
désastre de Cou rrières. En p ri nci pe. ils sont consti
tués d 'un certa in nombre d e pla nchers cha rgés de 
poussières ine rte ct d isposés en des point s convena 
bles en v ue d e leur renversement pa r fa vague de 
pression qui p récède la fl amme d'u ne explosion de 
grisou ou poussières combustibles. LC' n uagr de 
poussières ine rtes arrête l'explosion . 

Pour facilil<'r fe chargemen t des planclJrrs. on 
r<.'mplit de' poussièr<'s inertes d<'s sacs C'n papier 
c•l on les place tels quels sur f<'s p lancfwrs hou l à 
bout. On les fend ensuite sur la longueur de sorte 
qu<' fe papi<'r en s 'ouvrant formP join t. prolét:wan t· 
lc•s joints des planchNs contre la chu t<' de·~ pous
sières. 

C<'s planchers sont formés d e madriers supportés 
par des rai ls. En léte de J1a lerie, il y C'n a dC' 2 lyp<'s : 
lc·s rrimain·s ont 6o cm de lnrgc• e l sc• p l11cc•nl à une 
distance· ass<'z Q"rande d<' l'c·ndroil dan rJNC' LI X (fron t 
de la ille· c·n gc;nèra l) pour que f'ond(· dP prc·~s i on 
soif assc·z !orl e· pour lc>s H·nvc-rsN ( ,no m f'n viro n ). 
l .<·s sc·conda in ·~ n'ont quC' 40 cm Pl SP plncc> nl à 
130 m c·nv iron du front dans la voit• de• tran sport . 
('1.;; itrr{· f ~ !JMfi.tl!<·~ insia ll~s dans lu division de 

Durha m sont du type de D ortmu nd cl ont d éjà cu 
l'occasion de sc montrer effi caces lors d'une explo
sion à la mine de H orden . P ersonne ne fu t blessé 
mais tout le monde fut couvert de poussières pro
je tées par l'explosion ; il y avait 7 p lanche rs por
ta nt en tout 450 kg d e poussiè res et espacés pour 
couvrir une dis tance d e 15 mètres à 120 mè tres 
du front et fe barrage prima ire' se trouvait à 270 m 
d ans l'entrée d 'a ir. 

!ND. F 40 et F 30 Fiche n° 7391 

R. MELDAU. Handbuch d e r Staub technik. Zwei
ter Band : S taubtechnologie. Mon uel d e lo tec/1 -

nique des poussières. 2me volume : Tecl~nologie d es 
poussières. -Deutscher Ingenieur-Verlag Düssel
dorf. 1953. 303 p . 549 fig. 

V. - Particules de poussières. - F ormes de pous
sières suivan t leur origine. poussières sphé riq ues. 
cris tallines ou pseudocris ta llines, paillettes. fi la 
ments e tc .. .. aérogcls, poussières mixtes. 

V I. - Dépôts des poussières - F orma tion el 
ma nipulation , silos. tamis, h umid ificat ion etc. Pro
prié tés techniques des dépôts de poussière et leur 
utilisa tion . briq uettage. frill agc. agglomération , ga
zéifica tion. grilla ge, combustion . mot eu rs e t pous
siè res. 

V /1. - Gaz à poussières. - Sépara teurs à force 
cent rifuge. cyclone, diffé rent s types. filt res, bag 
house, laveurs. chambres à poussières. e tc. A spi ra 
leurs à poussières, filtres mécaniq ues à poussières 
fines. épura tion élect riq ue. cx<.'mplcs d'insta lla tion. 
A ppareils d e mesure. 

V lll. - L égisla tion et· rég lemen tation en Alle
magne e l à l'étra nger. O rga nismes s'occupant d es 
questions de pouss ière. Lex iq ue des termes étran 
gers - Index comme pour le tome J. 
( Résumé Cercha r. P aris). 

!ND. F 41 9 Fiche n° 7542 
H. LA VALLEE. Le décaleur an li poussières L.H. 
pour marteaux-piqueurs à a ir comprimé. - Ass. 
des Ing. de Mons . 1953, no 2. p. 6/7. 1 fig. 

L 'air comprimé fuyan t a ut our de l'a iguille du 
martea u-piqueur est la cause du sou lèvement d e la 
P~~sque tot ali té de la poussic!re produi te au point 
d Impact au cours de 1 a batage prop remen t dit. E n 
dévia n_t cel a ir de fuite> V<.' rs l'a rrière d u piqueur J 
déca leur L. H . é limine> p lus de 50 9'o en poids' d : 
celle po ussière. près d<' 44 % d u nombre de parti
cu les a lla nt de 1 ~t à S!J. plus de 33% de o.s !J. à 1 "- · 
Joint à la pu lvérisation la té ra le d'cau, il rend to1 

1 
à fa it inoffensive la poussiè-re p roduit e pa r f'ahat~
g~ pro premen t di t E ssais con 1 rôlés par f'lnst il u t 
d H ygiè-ne des l\tl in<'s à Hasselt. 

!ND. F 60 Fiche no 7598 
H . HOUSTON. Causes and prevention of lires 
u!lderground, action laken in specified outbreak 
( o u~es el prévention d es incend ies elu [on d , ce rJ u'c~~ 
o [o LI dnn s d es cos déterm inés. - Iron and Co 1 
T. R. 1953, 31 juillet. p . 247/252. 0 

L'au l<'ur. insp<'c l('u r c• n cfw f des min es d· •t 
. b d' . ecn un cc> rl a111 nom re incendies Dans u ne m1'ne · sans 

l 

l 
' 

r 
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1 
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f.!risou . l'arrêt du ventilateur n permis ln fuite 
d u personnel menacé d 'asphyxie. Dans un chantier 
grisout eux. l'emploi de tuyaute ries improvisées en 
textile a sauvé d 'une situation périll euse cependant 
20 jours plus la rd on a constaté que l' incendie sc 
poursuivait d ans les zon es inaccessibl<.'s du haul-loil. 
On ferme le chan tier : au cours de l'achèvement du 
serrcmC'n l une explosion violent<' sc produisit cl 
causa la fin de l'incendie. l'exploita tion fut reprise. 
Dans le cas d 'un inc<.'ndie a llumé par un tir d e 
bosscycmcn l, f' <'mploi simult an é d e 8 extinct eurs 
pa rvin t ù éte indre les flamnws: l'emploi de cartou
ches ca rdox el le gun ilagC' dc·s parois cont ribuèrent
à l'extin ct ion spont a née de l'incendie du haut toit. 
T rois autres cas re latifs à des incendies par cour
roi<.'s sont rela tés. D ans u n cas. l'incendie a été 
maît risé snns recou rir à la fermeture du chantie r 
gnicc à la présence de tuyauteries d'arrosage c l 55 
heures de combat. 

L'auteur termin <' <'Il posant u ne série de questions 
au x di recteurs de siège. en vue d 'être toujours prêt 
el d 'envisager. à la place cl<' chacun des ouvriers. 
la voie la plus sû re pour fuir les fumées asphy
xianlC's. D iscussion. 

IND. F 65 et F 231 Fiche n° 7550 

K. DREKOPF. Die Explosionsfi::ihigke it von Gru 
benbrandgasen. Le clanger d'explosion des gCiz d 'in
cendie de mine. - Glückauf. 1953, 18 juill9t. p . 
724/739. 17 fig . 

D ans la lu tte conlr<' les incendies de mine. on S<' 
rend d e m ieux en mi eu x compt e d e la nécessité 
urgente qu'i l y a pour les équipC's d<' sauvetage 
d'être r<.'nseignées par l'analyse chimiqu<' d es gaz 
sur feu r danger d 'explosion . La détermination de 
l'explosib ilité des fumées csl cependant malaisée 
parce q u 'elfe dépend d\m grand nombre de fac
teurs : méthane. oxyd e d e carbont' . hydrogène el' 
hydroca rbures sont d es gaz combustibles ct d'autre 
pa rt. azote ct an hydride carbonique sont des ralen
ti sseurs : le gaz d ' incendie est un mélange de tout 
cela avec de l'oxygèn<'. D e tels mélangC's ont élé 
é tudiés à l'étra nger. L'applicat ion du résultat· d e 
ces é tudes à un ca s déterm iné dcmancl<' cc p<.'ndant 
plusieurs heu res. L a présente étude sc rapporte à 
u n nouveau p rocédé plus expédi ti f. Il es t caractérisé 
pa r la conna issance des conslanl"cs explosivC's pour 
chacun des gaz en présence d'azot e qu' il suffit 
sim p lement d 'addi tionner. on détermin e en quel
ques min u tes la lim ite d'explos ibilité e l suivant que 
la teneur réelle <.' n azote est moindre ou plus élevée. 
il y a ou non danger d'explosion. 

!ND. F 70 Fiche no 7534 

A. ROBERTS. Photographie ph~tometry, ?f I?ine 
lighting. Plw tomélrie plwlograplHque de r ec/mrnge 

d ·nes - .Colliery Guardian. 1953, 9 juillet. es mc · 
p. 59/64. 3 fig. 

La l umi nos it é d 'une épr<' UV< ' pl•otographiqur 

'

. cl d'un ensembl e de fact C'u rs que 1 auteu r 
c epen (' · · · 1 
él ucli <' sép<Hémen l tant p_our [epreuve ncdgall1Ve p _us 

. . c 1)our la posil iVC' p us commo c. e pn n-p rC'CISC' qu 

cipe fondamental consis te à inclure une échelle 
d'intensité lumineuse au négatif. ceci se réal ise 
<.'n uti lisant un coin opliqucment neu tre donnan t une 
image d'intensité graduée. 

D ifférentes applications de la photométrie sont 
d onnées : mesure de la luminosité dans la mine. 
L a marche à suivr<' est donnée - Détermina tion de 
l'adaptation ocu la ire - Contrôle de la v isibilité en 
un endroit déterminé- Utilisation du croqu is cal
qué d'u ne photo pour mesu rer la progression d'une 
amél ioration de l'éclairage. 

H. ENERGIE. 

IND. H 430 F iche no 7304 

J. GILSOUL. Les prises de terre et leurs utilisat10ns 
dans les installations électriques. Bulletin 3cient. 
Ass. Ing. Montefiore (A.I.M.). 1953, avril. p. 385/ 
325. 10 fig. 14 réf. 

Théor i<' d <'s pris<.'s de lc>rrC'. Calcul théorique de 
la résistance. Résis tivité des sols divers. Influence 
de la form<' e l d<'s d imensions des é lect rodes. R é
part ition du potentiel dans le sol aux environs de 
la prise de lNr<'. Capacité d'écoulement de courant. 
Influence réciproqu<.' de prises de terre voisines. 

i\'l isc à la krre des réseau x basse tension. 
- · T erre indép<'nda nle chez chaque u tilisateur. 

Cond ucteur de terre spécia l et te rre unique. 
- - Conduct <.'ur d<' l<.'rre relié au point neutre du 

transfo. 
- R elais de surtension sur le conducteur d e terre 

aYec prise, d e l<.' rre résistante. 
AYant ages <'l inconvénient s de chaque solution. 
Mise à la te rre dans l<.'s postes de transformation. 

I. PREPARATION 
ET AGGLOMERATION DES CHARBONS. 

!ND. 1 23, F 30 et F 40 Fiche n ° 7391 II 

R. ft'.ŒLDAU. Handbuch der Staubtechnik. Zweiter 
Band : Staubtechno1ogie. l\llanuel cle la Lecltniqcw 
des poussières. 2me volume : T echnologie des pous
sièrei; . - Deutscher lngenieur-Verlag Düsseldorf. 
1953. 303 p. 549 fig. 

Dépoussiérage d es gaz. 

Dépoussiéreurs mécaniques : sépara teurs à force 
centrifuge. cyclone. cyclone multiple. filtres à man
ches. chambres dC' sédim entation. épurateurs humi
d es d'a ir et de gaz (lntensiv. Steine und Erden . 
Staubex. P casC'-Anthony. Theisen. Z schocke. ~lide
I<ind . lurgi. P eabody). F iltres mécaniques pour 
poussières fi nes : 

Filt res en tissu métalliqu <', filtr<'s automatiques. 
élémen ts ril tranl s. 

D époussiéraj:!e élee! ros lat iquc : b ases. construc
tion . producti on cl<' la ha u le IC'n sion . 

Exemples d'in stallat ion s industrielles. 
Mesure d es résultats d e dépoussiérage. 

____ ........................... __ _ 
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IND. I 341 Fiche n• 7597 

M. GEER, W. OLDS et H. YANCEY. Cleaning 
various coals in a drum-type dense medium pilot 
plant. Lauage de différents charbons dan s une ins
tallation pilote à suspension dense du type trommel. 
Mining Engineering. 1953, juillet. p. 696/705. 

R ésulta ts d'u ne cinquantaine d'essais effectués 
sur 7 charbons différen ts dans une pe ti te in stalla tion 
pilote d e séparation par su spens ion d en se du type 
tromme l. L e tro mmel a 6o cm d e longu eur e t 73 cm 
de diamètre et l'appareil peut tra iter plus de 5 ton
nes/ he ure. Les conclus ions de ces essais sont les 
suivan tes : le rendemen t orga nique varie de 98,6 
à 99.9 % pour les séparation s faites dans la zone 
cou rante de dens ités . 

L es granulomé tries les pl us fines sont séparées 
avec le moins de p récision . 

L es impuretés de forme et celles de poids spéci
fique re la ti vement fa ible ne sont pas éliminées a ussi 
efficacemen t que les autres. 

Une variation de densité du bain sur sa hau
teur favorise la sépa ration. 

Des résultats a normaux peuvent provenir de b 
dégrada tion des produits a u cours des analyses. 

IND. 1 341 Fiche n" 7712 

NATIONAL COAL BOARD. The Drewboy dense 
medium washer. Le lauoir par suspension dense 
Drewboy. - N.C.B. Bull. d 'Inf. n • 53/ 90. 1953. 
8 p. 3 fig. 

Brève de script ion du lavoi r Drew boy - Pi c. 
Sch émas d ' ins tallat ion e t résulta ts de fonctio n ne

ment des lavoirs Drewboy des mines Viktoria c t 
Merlebach. A Vildoria : l'appare il tra it e l e brut 
50-300 mm à une d ensité de 1 .95. Après cet 
é pierrage mécan ique. le fl olla nl composé d e cha rbon 
d de mixte est con cassé à -So mm cl re tra ité dan s 
d es b acs à pis tons. Lors de l'essai de réception . 
l'écart probab le a é té de 0.0 183 et la consomma tio n 
de magnétite d e 380 g/t de brut tra it é. 

A Merleba c h : le O rewboy re trait e le re fus des 
bandes d'épierrag-e à main. JI reçoit d es produit s 
ayant jusque 850 mm de p lus grande dimens ion. 
L a capacité journa li è-re C'St d'e nv iron 1200 f·, le débit 
instantané varian t de o à 200 t/ h. L a con somma
I ion d (' magné! ile mesurée sur de ux mois a é té de 
230 g/t tra itée. 

IND. 1 61 Fiche n• 7537 

E. BADGER. Experiments on the sampling of 
coal : an account of recent work carried out for 
the British Standards Institution. E ssais sur l'éclwn 
Lillonnage du clwrbon : un aperçu du lrcwail récent 
('f!ectué pour la 135 1 - Journal of the Inst. of Fuel. 
1953, juillet. p. 17/32. 12 fig. 

Calcul df' la variancf' d'échantiiJons d r roids 
diffrin·nl s. On nr• con,falf' ra~ dt> décroi sance n;qu
liN<' d<· la va rian< l ' avec le poids ('Omm<' le voudra it 
l<t formu lr· cl<' / .a ndry corri~c;r, pour lf'n ir r ompl <' d e 
Id -;C:qré-f,fitlion . On comr·i llf' unr· p rise df's échan t if_ 
lon ' r·n douhlr· cl' qui pcrmPitrail la dcttrrmination 

de la varia nce par la méthode des pa ires. D é finit ions 
d es précis ions standardisées ( précis ion élevée, pré
cis ion normale. précision « du dix ième »). I nfluen
ce des erreurs de réduction e t d'anal yse sur le nom
bre d 'incréments à prélever. 

P. MAIN-D'ŒUVRE. SANTE. SECURITE. 
QUESTIONS SOCIALES. 

IND. P 46 Fiche no 7375 

F. STAVAUX. L'absentéisme dans les charbonna
ges. Mizristère des AHaires Economiques et des 
Classes moyennes. 67 p. 

Buts de l'ouvrage : 

mell re au g ra nd jour un mal qui affecte l'in
d us trie cha rbonnière plus que tout e aut re in
dus tri e : 

fa ire conna Hre les conséquen ces économiques 
qu' il entraîne: 

de mander a u x ins tances syndical<'s de ré fléchir 
mûrement à cc prob lème c l de l'étudi er coura
geusement: 

uggé rc r aux pa trons charbonniers d 'u ser des 
moyens dont ils disposen t pour supprimer certains 
pré tex tes fu tiles par un re nforceme nt de la sur
ve illance cl une plus vigilante activité de le urs 
services sociaux: 

d emander à c hacun une bonne vol onté cf' une 
f ~anche el mutuelle com pré hension pour rédui re 
1 a b senté isme de la ma in .d'œ uvrc . 

IND. P 44 
Fiche n• 7593 

'Vof· BUXTON. Les sections de réadaptation profes
Sionnelle en Grande-Bretagne. Revue Internatio
nale du Travail. 1953, juin. p. 570/583. 

Exrérie nce intéressant e en Anl! le te rre de puis 
1948. R appel des travaux de la commission Tom
lin son ( 1942). Loi su r l'emploi des invalides ( 1944): 
certa in s e mplois leur sont réservés. Comm ission 
permane nt e d <' réadapta tio n . Actuellement: section s 
de réa da pt a tion da ns lC's centres n at ionaux de for
~al io~ p rofessionnelle. Rôle des nouve lles sections : 
re ta blrssemcnt phys ique e t menta l des inap te --

h l· f s, re 
la rsscme nt progrcssi par d es Pxercices nppropriés 
~an s d es ateliers. Allocat ion dl' subs istance pa r 
1 E ta l. Les slagin ires p<' uvcnt s'cx('rrer ' d·ff · t . . ~ a r e rc n s 
m clrcrs. L e s laf!c ne doi t pas durer p l d J 

. u s e que -
quf's scmn in cs (8 à 12). l e~ srcl 'ro n 1 
d d - · s ncccp enl 

cs comman es pour les produ it s fabr'cJ ' lJ 
• • 1 ues. ne 

C'Cfll lJJI' comport ant : un médecin un J J 
1 

1 
. . . · 1 sye 10 cc l -

nr c· wn cl un a ss rstanl social s 'occupe d f 
. 1. · e Claque cas en pa rlr cu rer. 

Il cx islr 1) sect ions. En janvier 19-- . 8 
, 1 - ·r· .. d :u . 2 .2oo pcr,onnc·s on nene rcre l' ces services 

22 
-

1 · · 1 · ·)00 ont crmrnc PS cours avec sucq'.s. ;1 )' n c 
1 7 

cl, 
• • 1 d. ' u < . oo e pnrts rrema 1 ures. .rs C'JW nsrs son t é iPve' ns 

~ 1 1 · ' : 5'50.ooo f: pa r a n. r .Jes rPr IC'JT 1cs <OmJllémen ta · · . 1 . rrcs sont neces-sa rrcs. .I'S pl'rspe('fr vc immédia trs sont b 
< onnes. 

,j 

' 

,i 

j 

Bibliographie 

LE SALAIRE A MARCHE f?ANS LES. ~INE~, 
ar Franz Dohmen VDl 0Jpl. - Bergm~:~·• ~J.l a habil Privatdozent fi.ir Berg~a.ultche 

~l~.riebs l eh're an cler Rhei nisch-Westfai Js~hen 
T 1 ·schen Hochschule zu Aachen. 2 14 fJgu -

ec mt 1130 tableaux dans le texte. 427 pages. 
res e . DM 92 50 (S . uer 1953. Relié pleine tolle : .' · . pnn~:~ -
Verlag, Berlin - Gottingen - HeJdelbeJ g). 

Dos G edingc wesen im. Bcrgbou. 

Q nd le mineur. aujourd 'hui. parle du problè-
ua · d'" mc des marc l.és. le mot lui -mêm<' . evoq ue eJa un 

cn.;emble de questions paraissnnt rn solubl ~s. Dans 
n-" domn inc. les probl èmes sc 1 icnncnt ~t depend en t 

1 d'autres domnines. Les re latrons avec ln 
Jeau coup , ·d 1 la 
IC' chniquc pt f'économi<' minière son t cvr. en<':· l 
d . . d d e· C'<' J1roblèm<' du domarne lcga . cpen a nCC' . 1 · J· 
sociologique cl admini strat if est ega cmC'nt m c e-

ni a b lc. 

Q ue la quest ion d<'s marchés soit à l'ord.re cl~ 
jour dans les mine.s depui~ t_oujou.rs est un ra.t~ q r. 
jusqu'à prése nt. n a pns etc sufft sa~ment. ~J .,na e. 
La con sufl a t ion des nrchh·es tend a .~od 1 ~1 er nos 
con ce ptions. Cc qui manquait jusqu a present e ~ 
qui hcureusenwnl a été réalisé. c !'S l un m nnuel ~Lu 
donne une vue d'l'nscmbJc. el méthodique du SUJC.t-. 
y compris les carnclé risliques théoriques .ct . p~atr
ques. e nv isagée sou s l'angle d:s divcrsC's dr scrplm es 
avl'C rMéren cc' a u x travaux etran gers. 

C f 't de'sormnis autorité c•n la matière. cl ouvrage a• . . 
L ' 1 l 'a de'duit d'une pratique de vmgl-crnq 

au eur l d' . 
'os d ans les mi nes de la Ru lr cl un en set -a nn e, c ·JI · 

1 d e plus ieurs an nées comme con seJ cr prr-
gnemcn 1 • RI . West 
vé d e f'Ecolr supérieure tee 1nrque leno- -

1 1. d'Aix· la-CI.ap!'llc. Pour tous ceux que p 1a Jcn nc · ' ·J 
1 ! ·ons de marché in té rC'sscnl. ' sera un con-
e~ ques r l d . 
~ I l . d· sp~n sabl C' cl sûr : c ircc!Purs e mrncs. 

scr e r rn 1 
' d d t 

c he fs du personnel. direcll'u.rs cl co t~ u~tcurs c ra-
. l reprcneurs. conscrllers le< hnrques. etc. vn u x. ~n 

C ·cf . ne' moire il peu l convenir à ceux ommr a r < -r : . . , ·. 
. f, . '(' pa rt ie cl une cnln·pnsc. ont a sm-

<Jlll ~ans •' " ' 1 1 · 
• • 1• 1 <r ue fon cl ion na ircs ou mem )res ces 

1 ' rr ·ocr e n .tn 1· . d 
c s . . · t. n< p ro fessionnell es. aux conc ri JOns es 

orj:!an •sa ro . b de. commissions d es marchés. 
·hés . mcm res ~ dl 

rna rl . d marchés . conse illers pru lOmmes. 
· ·pc ct c urs cs . , t 
Jn S . t C'r~l en out rr un tra rte convenan · 
· onomr~lr<. r c. - J ' • 1 d 
cc . - . cl ' vc· rsilés et éco c·s spcc•a es cs ' lcv!'S f'S un• . f . 
a ux (' lét cr leur rormalron pro essron -. ,~ pour romp . .

1 J111fll . J· "1 1' fJl'<'m icr ouvra cs(' qw lrar c Il C , JVr<' c·~ ! b 1 1 
11! ' 1

' · f c ·'t'q te la ques ti on complexe (e a 
d'un e a('on Cil ' L . ' • 

' t ·bu ti on du mJncur. jus lr re rr 

PROGRES RECENTS DANS LA PREPARATION 
DES MINERAIS. - Compte rendu des Confé
rences faites au Conarès tenu à Lond res du 23 
au 25 septembre 1 9S2 et orga nisé pa~ « l ns~i
tution of Mining and Metallurgy ·». Relture tolle 
766 pages avec de nombreuses. planches et 
fiaures. Publié en août 1953 - Pnx 30 sh. The 
Ir:';titution of Mining and Metallurgy, Salis
bury House, Finsbury Circus, London E.C. 2. 

Recent cleve/opments in min eral clressing. - Pro· 
ceeclings of ct Symposium. ormngcd by tlw Insti
tution o[ Mining ancl M cta llurgy ancl Twlcl in 
London 011 23-25 September 1952. 

Cc volume d 'une très b elle présentation contient 
le texte d'une Conférence, fa it e par le Professeur 
A.JVI. Gaudin . en l' honneur de Sir Jul ius \ iVernher 
<'1 in t itulée « L a radioact ivité dans la préparation 
des minerais :. C'n même lemps que l e texte de 39 
<:IUt res mémoires dont les lilr<'s suiYe nf. a in si que le 
compte· rendu des di scussions auxquel les elles ont 
donné l ic•u. L 'ounngc se term ine par une table d es 
noms d'auteur el des sujets traités . 
1\ lémoircs : 

Ca/i&ratio11 

1 ) « La d éterm inai ion de la surface spécifique de 
poudres de produits contenant du cuiYrc » par 
B.D. Cumin!! ct J.H. Schulman. 

2) « L 'objet d e la détermina tion des dimensions de 
particules exlrn fines et comparaison des méth o
des , parE. J. Pryor, H.l . Blyth el A. Eld ridge. 

3) « Princ ipes fondamen taux de la m esure d e la 
dimension d e particules passant à tous tamis » 
par H. H eywood. 

4) « La technique d e l'étude des dimrnsions de 
particules passnnl à tous lnmis » par G.L. Fairs. 

s) « L 'analyse d es produits séparés de la gangue. 
nou,·<'l out il pour l a recherche en mat ière de 
préparation de minC'ra is » par O. C. Dell. 

Réduction d(' dimen sions e t cdlJlogc : 

r) « l.il mal ilémal ique du concassa~e cl du broyn
~c » par F. C. Bond. 

2 ) « l\ lét hodc pour détcm1inc·r le rendC'mcn l de 
broyeurs induslrid s )) par \ iV. F. Carey etC. J. 
Stairmand. 

3) « D érinilion du h11t du broyeur à lij:!e à circuit 
ouvPrl d ans la diminut ion de dim ension » par 
J.F. f\ lyers. 

4) « L e broyage !'[ le criblage dans d es atel iers de 
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préparation mécanique d e subs tances minéra
les , par G. J. Brown. 

C alibrage et cyclones : 

1) « Progrès récents dans le calibrage e l la fluidi
sation, comme application des principes d e la 
d yna mique des particules , par J .V.N. Dorr 
et F. L. B osqui. 

2) « U n e é tude du mouvement des particules soli 
des da ns un cylindre hydraulique» par O. F. 
K elsall. 

3) « L 'hydrocyclone. son utilisa tion el l'explica
tion de son fonctionnement » par F. J. Fonte in 
c l C. Dijksma n . 

Séparation par gravité par voie humide : 

1) « L es progrès récen ts dans la sépa ra tion par g ra
v ité » par F .B. Mich eli. 

2) « Les modifications les plus importa ntes dans la 
p ra tique du procédé par mi li eu dense a u cours 
d es dernières a nnées, par K. A. F ern. 

3) « Progrès récents dans les plans des ins ta l
lations pour procédés par milieu de nse » par 
F. J. Trotter . 

SépctraLion par voie sèche 

1) « Concentration de m inera is par tables pneuma
t iques » par E.A. Knapp. 

2) « Concentra tion de dépôts formés pa r éluvia lion 
ou coéluv ial ion dans des contrées déserliqurs » 
par E.A. K n a pp et C .T. S teet. 

3) « U tili sa ti on de la préparation ma~néliquc à la 
prépara tion de subs ta nce m inérale » p a r T. G. 
Hawker. 

4) « La séparation électros tatique » pa r S. B. Hud
son. 

j) « Séparat ion photométrique de minera is sous 
forme d'a mas » p a r P .C. Newman cl P .F 
Whelan . 

Th.éorie eTe la f lo ttation 

1) « Rapoorl entre les disconti nuités rn réseau 
('Tistnlli n ('( la p répara tion d'un minéral » pa r 
A.J.E. Welch. 

2) « F loll'a lion sél ective des métaux c l p roduit s 
minéra ux » par J. H. Schul man r i T. D. 
Sm ith. 

3) « La chimie de surface de l a n ottat ion » par 
N . Arhi l<'r. 

4) « L<'s moussants. ]pur action . leu r composition. 
!<'urs propriétés el l<'ur s truct urr 1> pa r S. A . 
\VrohPl. 

3) " Le méran ismr par lrquPl le· minéra l s'all a 
rh<' à la hulfP .. par L F. Evan ~ r i V•/.E. Ev('n. 

o) (< f.ps isolop('.> radioacl ifs dans la rrch<'rcl tr 
re lat iv r à la préparation clPs suhs tancrs min é
ra l('s . el Pn pi!rliculin dans ln fl o tt a i ion » par 

J. S. C'ilrr . 
-;-) ,. 1 .'t·lllploi de·~ nH; tll<nle ·s t;le·• t rodtimiepiP~, ;) l n 

n·c·he rcll<' c·n nw l ir' re de · flott a t ion » pur S. G . 
<.:;a la m v Pl J C 1\' ixon . 

Pratique de la [lollalion : 

1) « Effets d'un sulfure solide dan s la fl otta tion 
d e miné raux secondaires de p lomb » p a r M. 
G. Flemin g. 

2) « Quelques aspec ts de la fl o tta i ion de pro
duit s miné raux oxydés » par E.J. Pryor. 

3) « La flotta tion de mine rais de z inc oxydés » 
pa r l'VI. R ey ct P . R a rfinol'. 

ANNUAIRE DES MINERAIS. - Rédigé par le 
personnel elu Bureau of Mines. Reliure toil e. 
1690 pages. Prix : 4,5 $. Superintendent of 
Documents, U.S. Government Printing Office, 
Wash in gton 25, D.C. 

Minerals Y ea1·hook. 

Dans la préface. l'éditeur appelle !'..t tl enlion sur 
les efforts fa it s en v ue de rendre la consult-ation 
dt• Ccl impor ta n t OUVro('!e awéahlc cl fruClUCUS<' 
à ceux qui s' inté ressent a u plannin ~ des prix. 
aux ma rc hés. à l'expansion de la v ic économi 
que et a utres ma tières conn exes. U ne longue lis le 
e st donnée des personnal ités officielles qui ont 
contribué au co lla ti onne ment de cell e documen
ta tion véritableme nt m ondi al e. 

L a première parti e d e• l'ouv ra ge. relativement 
brève (go pa ~cs). passe en revu e les principaux 
événement s qui ont encadré l'acliv ilé des indus
tries minérales a u cours de l'a nnée' 1950. m a rquée 
c> n son mi li eu par l a gu erre d e C orée: elle d onne 
d es tableaux conden sés d e l a produ ction, de la 
consommation. d es s tocks. des im portations et 
des exporta i ion s. Un second a rt ide a nal yse la pro· 
duct ion a u m oy<' n de dia~rammes cl tableaux sta
l ~sliqucs. ~ne troi sième élud<' t rai te d e la s ta ti s
tiq ue d e 1 em ploi ct d es acciden ts dan s les mi nes. 

L a second~ partie. de loin la plus dével oppée. 
r~pr('nd un a u n l es d iffé rC' nl s minera is et m até
n a ux c>t d onne pour ch a cun Ioules les clon né<'s 
rC' la ti ves à la produc tion <'l à la consommation 
a u x Etat ~·.Uni s c l d a n s fe monde' <'Il l ie r. L a p artie 
cha rbonn1 Nc· comport e à C'll c se ul(' 130 pages ct 
cc> ll e du coh et· drs d érivés du charbon . 6o pages. 

La l rois iè-nw partie rC't race l'a rtivit é économique 
~(· chac un des E ta ts C'l fa dcrn ii•re partie é tudie 
1 a cti vité mondia le. 

U n index alphab étique rend la consultation a isée. 

TABLEAUX DE STANDARDISATION DIN _ Ed' 
tion 1953. - Catalogue de l'ensemble de 

1
.-

t 
. s not -

mes e proJets cie normalisa ti on publié ar 
Deutschc~ Normcnausschuss. Cartonné. f44 
pag~s. Pnx : 9,60 DM Beuth-Vertrieb G. m.b H 
Berltn W 15 et Cologne, Friesenplatz, 16. · 

{)JN Nomwlbfall - Vei'Zeir1111 is tg:- - - 1:;. 1( 
1 JI D 1 J) - ln ala-
o~ a c r C'U isr 1cn ormt•n und No bl 

En twürft>. rm a it -

Ce· tt e puhliudi on f'PC'C' Ilte · foun1il le• 11 ' d ' 
. ·r . 1 . 1 umero im -

lllnln cu a l1o n . <' Itt re· 1'1 e· ,; ca t"lt' térislicl l ' Il · < Lll' s c Pnv· -
ron R.ooo normes a e·ma 11de•s rn application à 1'1 1 

n· a cl u el le rt dr ï ïO projets d r norJTlaf· 1• Wu-
ISa 1011. 

f, 
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L a n ouvelle édition comporte 375 normes ct 560 
projets de plus q~e la précéd:n tc. Plus de 300 nor
mes ont é té revisees en fonctiOn de nouvel les don
nées. Les normes récentes publiées a u cours des 
dernières a nnées sont accompagnées de notices adé
qua tes. P our la premiè re foi s . un acco r~ a é té ré_a
lisé pour la publication des n~rmcs D IN en ? n.gla1s, 
frança is. espagnol el porluga 1s. Comme p recedem
ment, la matière est di stribuée suivant ln classifica
tion décimale. La numérot·at ion cl le nom de la 
class ifi ca tion placés côt é à cô té simplifi en t les 

recherc hes. 
Pour toutes les firmes q ui utili sent les normes 

a lle ma ndes dan s leur fabrication ou qui imposent 
ces n ormes à leurs fourni sseurs, la nouvelle édition 
d es n ormes 1953 est un a uxiliaire précieux c t indis· 

pensable. 

ANNUAIRE DES CHARBONNAGES ET REPER
TOIRE DU MARCHE DU CHARBON POUR 
1953. - Ecl. : The Louis Cassier co Ltd . Dor
set House, Stamford Street, London S.E. 1 
944 p. 30 sh. Li vre relié sur toile avec tranche 
colorée par section. 

Collie1·y yectrbook and coal lmcles clireclo1·y L953· 

L'ouvrage condense toutes les données d e l'in
dustrie cha rbonni ère anglai se. On y trouve par 
exemple : 

les personn a lités du M in islry of Fuel and Power. 
ains i que les dive rs services, la li ste des p er
sonna lités d u National Coal Board cl leur sphè
re d'a ctivité. 
U ne carle de G rande Bretagne a vec les divi
s ion s du N.C.B. 
U n ta bleau des mines avec la product ion a nnu
elle ct la li sle du personnel d iri geant. 

- L ' index d es mines a n gla ises. La lis te des an
c iens propriétaires. L e monde des inte rmé dia ires. 

- D es données partiellement inédites sur les mines 
d es a ut res pays curopé<'n s. 

- Tou tes les d onnées slatis tiqu<•s de la produc
tion. du personnel. des pri x. de la con somma
tion et de la sécurit é. 

- D es analyse s types d e charbon a n gla is. 
- U ne revue des principaux évén emrnl s d e l'a nnée. 
- D es é tudes sur les salaires, le pe rsonnel. la p ro-

duction . . 
- Une bibliographie très fourn ie d es a rticles rela

tifs à la technique des ch a rbonnages. 
U ne lis te des s tandards a n glais. L'organisa l'ion 
de la rec herc he scien tifique ct d e l a rech erch e 
industrielle. 

- L a loi su r les mines de 1949 avec les modifica
tions qu'elle apporte' à la lo i d r na ti ona li sation 
d r 1946. La réglementa i ion mini ère. L e règle
me nt sur le tir da n s les mines. 

- Le répe rtoire des con st ructeurs ct d es commer
ça nts en m atériel minirr. 

E n préfa cP d e l'ouvrage. Ir Min istre dPs Com
bu stibles c l de I'E nNg ie note qu e la nn ti.onali salion 
dc·s m ines €'S I un fn il a cqui s: il pose l acc<' nt sur 
l'urgen ce de l'a ccroissement de la produc tiv ité et 
consta te l'int é rêt cro issant du publi c pour le Col-

liery Y carbook q ui est cnl ré d a n s sa v ing t-six ième 
année. 

LE VOCABULAIRE PROFESSIONNEL DU 
HOUILLEUR BORAIN, par Pierre Ruelle, Pro
fesseur à l'Ecole Normale cie Mons. Illustra
tions de Samuel ]adon, Secrétaire de l'Ecole 
professionnell e des Charbonnages d'Hornu et 
Wasmes. 

Ouvrage publié conjointement par l' Acadé
mie de Langue et de Littérature française et la 
Commission Royale ete Toponymie et de Dia
lec tologie de Belgique. 

L e Professeur Académicien. J ean H a u s t-. a écrit 
naguère un livre inti tulé « L e vocabulaire d es 
mineu rs liégeois, q ui obtin t un su ccès m érité et 
lou s les hommes qui souha itent le maintien de nos 
pa tois. comme les a mat eurs de folklore, souhai 
taient voir paraître d es é tudes sembla bles pour les 
a utres bassin s min iers du S ud de la B el gique. 

Ce désir avait été sa ti s fa it pour le b assin du 
Centre par M . Maucha rd. préfet de l'Athénée de 
Dour. origina ire d e celte région . 

Il v ient de l'être, et brillamment, pour le Bori
nage.pa r le Professeur Pi erre Ruelle. 

L'auteur a d e qui tenir. 11 es t p etit-fil s d'ouvrier 
mineur cl plus ieurs m embres de sa fa mille ont exercé 
le mé tier: certains d'entre eu x penda nt plus d e 40 
ans. Il a donc. da ns sa jeunesse el son adol escen ce, 
parlé le pa tois du centre du Borinage avec ses 
nombreux mot s et expression s empruntés a u v oca
bula ire si express if du m étie r de charbonnier. 

l\1ais, dit-il. « mes connaissa nces p ropres en ce 
doma ine (le doma ine des m ines) éta ient limitées 
e t approxim a tives ». 

Il a d onc dû les compléter par d e très longues 
rech erches. pa rfo is décevantes comme il le dit lui 
même, il a consulté d e n ombreux manuels histori
ques, ph il ologiques c t techniques tra itant du w a l
lon et d es mines. 

Il a e u des eni rel iens longs cl répétés avec d es 
pral'iciens spécia lement indiqués pour l e renseigner. 

Et ces lon gu es et· pal iC'nles recherch es lui ont 
pe rmi s d e présent e r un ouvrage dont la précieuse 
et con s idé ra ble documentation a tt es te que son long 
trava il a é té fructueu x ct que l e but poursuiv i a été 
ple in ement· a tt eint. 

* * * 
L'a ul c>ur indique C<' qu' il a ppelle « l'aire d e 

l'e nquête ». qui c sl le Borinage n agu ère limité à 
q~elques communes c t qu i p ra tiqueme nt, a uj our
d hui . s'é tend à presque toute l a région d énommée. 
dans le la n gage oHic icl d e l' A dminis tra tion des 
!Ylines. « le Coucha n t d e Mons l . 

L e dialecte d u mineur bo ra in n 'es t pas composé 
de mots exceptionnelleme nt chois is , il est rude com · 
m e le mé tier lui-mê me. m a is cx pr<'ss if et souvent 
im agé . 

L e Professeur Rut•llt· n compris cell e vé rit é avec 
facilité éta nt donné ses orig ines. c'est· pourquoi. 
pour être vra i, il s'<' sl ré féré au la n gage d e la 
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« basse classe ». de la « pire ma lette » ( t) comme 
il dit dans sa présentation. 

Pour ce qui est de l'ordonnance du travail, nous 
n e pourrions mieux faire que de laisser parler l'a u
teur lui-même qui s 'exprime comme suit : 

« On trouvera, dit-il. pour chaque term e du voca
bula ire. les renseignements suivants da ns l'ordre 
indiqué : la notation phonétique. la nature gram
matica le précisée par les indications d'usage, les 
diffé rentes acceptions énoncées dans l'ordre de 
leur fréquence accompagnées d'exemples, l'é tymo
logie, à moins que la traduction française n'a it 
indiqué suffisamment que le mot borain et le mot 
français ont la même origine :. . 

J'ai lu le livre de Monsieur Pierre Ruelle avec 
un imme nse plais ir. Ce travail est profond. vra i, 
sincère. 

La portée significative des expressions employées 
par les mineurs du Borinage. quoique souven t dif
ficile à donner. est présentée avec clarté. sans d éve
loppements ou mots inutiles. la lecture en est d onc 
a isée et a ttrayan te. 

Certaines ex press ions p assées dans le la ngage 
coura nt. sont habituellement employées san s que 
ceux qui les fonnulent se rendent compte ni de leur 
origine . ni de leur portée technique ou profes
sionnelle. 

C'est le cas par exemple de l'express ion « rwcr 
d'vins su l'croa te » qui caractéri se une fausse ma
n œuvre. une erreur. ou même un impa ir commis en 
n'importe quelle circonstance. 

M. Ruelle la présente avec précision com me suit : 
« croate : s. m ., « cravate » grosse corde de ch anvre 
» formant a nn eau et fi xée autour d 'un bois au pi<'d 
» d'un pla n incliné. On y a ttache l'extrémité du 
,. câble de traction pendant· l'inte rvalle entre le 
» décrochage du wagonnet plein el l'accrochage du 
» wa(.!on n el vide. S i le préposé à la tête du plan 
,. incl iné précipite par erreur u n wa!!onne t dans la 
" d<'scent e. le câble d e traction S<' tend sur le 
» croa l<' <'1 a rrê te la descenl <' a prè-s quelques m è-tres. 
» Précipit er un wa(.!onn el dans C<'S condition s. c'Psl 
» rw('r d 'vin s su l'c roat e (voy. rwer). Fr. croate. 
» forme primitive du fr. c rava te) ». 

Nou s pou von s encore citer « ié le cal é comm <' el 
dt'rn ie r dj<'u d 'coulisses d'à front ». « E l trai t 
mon le». etc ... 

Le trava il de Mo nsieur le Professeur Ruf'ile qu i. 
comme j <' l" a i di t. comble une lacun<' . <'S I a u ss i 
unc• prérif'use cont ribution à J'hi stoire mini è-r<' dP 
nol r<' pays dont IP vocabulai rP a toujours été e t es t 
c•ncon' s i spécial. 

( f ) r .H porh~c du mt>t rnnlrtt~" c1f•mtt ntf(' 11fll" f•xp lirotl ion. L u 

\'O Ï< j Lr-" minrurc; du Borinagr, d r tou<= lrmp;;, ont f'nff'rlll i- lf' ur 

p(dn r>our f;1 journi~(' . dan' un pt' lit sne ttppt·J<; , malr·II C" ,, J .r 

f jc;.;u f'rl (•l u it gént"•rflfrmf'nl ff,. la ( olonnt·tff" t1 tri• .. fin~:-; rnyu n• .. 

~1ni~ . J ,. _"~ ouvri t•r c;;; otTHc; ionnc>ls f'l snisonni<' rs. rcu :<·ri vrnnnl 

hnhituf"Jif•nwnl clf' "' r<;r.; ion,. f':< l~ri('u rf's <tu Ba~sin , u lilisn ir nt d e ... 

nwf1.f1 1 • .., ; , J.!r11 nd, r , ,rH'd tt :< de· , nnl('ur .. {•t lttliiHif•.. f .t · ..; minr·ur c;;; 

hontin !'l d,· . .., ;gwtit·nl ( , . .., (jlf\' ri t •r .. '0"' J,. \'w di)J,. ll lo~ l •·llt · it t'ru 

· r l !oll "' ff•lf r luuH j.,', Olftf((tHIÎI ' ' 'l l f iuf .-•riori li• rrorf'o,;. . rt·rnrx qut, 
!'l ionnr ff , . t· l .. 01 j ;1J,. Dune J" ... uilt· dr·q ''""· l't•Xprt· :o;.., jo n :--· ,.,f 

d·d uif t• tt lf .... r·uf h ·rul'' m;,ldt,. 

Tous les mineurs, à quelque grade qu'i ls appar
tiennent, t·ous les amoureux de nos dia lectes. lous 
les amateurs de folklore. lui feront une place pré
cieuse dans leur bibliothèque. 

A. D elattrc. 

« LE BEAU VOYAGE ». - Almanach de sécurité 
1954. 

L'Associat ion des Induslric ls de Belgique (A.l.B.) 
29. avenue André Orouarl. B ruxe lles (Auderghem) 
vient d e publier un a lma nach de sécurité in titulé 
« Le Beau Voyage ». Il esl d cst iné à ê tre distribué 
au personnel d es u sines cl d es entre pri ses comme r
cia les à l'occasion des fêtes de fin d 'année. 

Cet opuscule fa it l'obje t d 'une édition frança i.;c 
et d'une édition fl amande. 11 est". comme de cou 
tume, abondamment· cl artis tiquement illus tré d e 
façon à inciter à sa lecture e l à sa conserva tion. 
Cette illustration a été réa li sée par Bizuth. 

En 1952 et 1953. les almanachs sc sont spé
cialement attachés à exposer comm ent le personnel 
pouvait. pa r un entraînement physiq ue convenable 
ct une volonté bien arrêtée. éviter la plupart des 
accidents en appliquant les rè~tles géné rales de sécu
rité qui ont été exposées dans la suite de chacun d e 
ces opuscules. 

L"alm anach « Le Beau VoyCige » publié celle 
année, donn e des conseils rela tifs à des opérations 
industrielles déterminées. 

Afin de convainc re le personne l de T'utilit é de la 
prévention . il expose brièvement l es efforts fait s 
d an s p lusieurs pays indust riel s européen s. a fi n d'as
surer sa sécur ité cl" sa santé el m on tre que la Bel
giqu e n "est pas seul e à men <'r le bon combat. 

Les almanach s des a nnées suivantes poursui
nont le rappPl d es rè-gl<'s de sécuri té appl;cab fes 
a u x opéra i ions indus\ ri elles dive rses. 

Comme de couturn <'. à la srcondc page couvcrlurP. 
une p lace est· réservée· pour l" impression évcntucllP 
du nom d es firrnf's dis t rib ut ri ces. 

f_p;; prix dr V('n \(' SOn\ fl· x·e·~· d(' J ~ f~ . 
vante : 

1 à 499 cxPmpla ir<'s 
500 exPmplaires ct plus 

~ " uÇOll SUl -

8.- F pièce. 
ï-50 F pièce. 

f rn pression elu nom. eTe lCI fi.rme 
dP 1 à 50 cxcmpÎnir<'s 100 F 
de 1 à lOO exC'mplnircs 125 F 
pa r lOO PX<'mp. supplém<'n lnircs 15 F. 

A.I.B. - 29. aven ue André Droua rt - Bruxciles
A uderghem. 

C. C. P. n o 5ï6 
Tél. : 48.8 1.8o 

« EEN MOOIE REIS ». - Veiligheidsalmanak 
1954. 

De \/prc•niging df' r J)pfg iscll<' ijv<'rnars (A T B ) 
A~dré Oroua:t.laan. 29. nrussel (Oudcrg<'m) ·h·N.-ft 
zo~vPn <'<'n VPI.J, ghr ,dsalrnana k gel it·r ld « E en. Mooic 
RC'1s » J:!<' pubiiCPf' rd. llij is lwslf'md om • J 

d l . J d . . · oP r f.!e t'-
l!f' ll H' IC c•r n I<'UWJ«nrsfP(·s t l'Il u il U<'d<'P id 1 r vvor-
dl'll aan dr· \VC' rfd i(•dc·n d<'r fnhri (•l<c•n n J J j 

1 . ' • n 1anc c• s-on e r·rn l'mlll g"en . 

f)it zald>OPI<i<' is in "t lc·d <' rla ncl · f' · 't F . T-' . s n ln ra n s 
Llll l!f'IJr•vPn . H'l 1s. a is naHr g"<'Woon le l cf· 

· overv oc 1g 

l 

1 
{ 

1 
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k 1 JI d d t hct gaarnc zal !!cie-en ·unstvo oeï us treer . zo a -
zen en bew:ard worden. Die illus tralie is van de 

ha nd van Bizuth. . 1 
In 1952 e n 1953 waren de a lma na kkcn spccma 

bedoeld om uit· tc leggen hoe hc t pcrs?nccl. . door 
een ocschiktc physische training en b csl1s te w1l. de 
mef'sÏc ongcvallen kon vcrmijden cloor d.e a lgc
mcn c Ve iligheidsregelen loc tc passen. d1c tl~r 
nadf' r verklaard werden in iedcr van. d1.e wcr. Je:>. 

De a lmanal< « Een l\!Iooie R e is », d1t Jaar wtgc
gcvcn. gccft raad gevinge n m et b ctrcl<kin g lot bc
paa Ide i ndustrië le verricht in gcn. 

Om he t pcrsoneel te overluigcn van hel n~t der 
voorkomin g verkl aart hij in hct lw~.t de popmgen 
aangcwend in vcrscheidene inclus trie lc ~ anden van 
E uropa om zijn veiligheid en gezondhe1d le v erze-

' 

1 t aan d ai België niel a ileen staat om <ercn . en oon < < 

d e goede slrijd le voeren. l 
kk d volgcndc J·aren zu lcn O c a lmana · en Yan e 

voorlgaan me t aan de loepass ing van de veilig
heidsregelcn op de vcrschillende nijverheidsver
richtingen te he rinncren. 

Zoals naar gewoonte. werd op d e tweed e blad
zijde van d e omslag een plaals voorbehouden voor 
het gebcurlijk drukke n van d e naam der uitdelende 
firma's. 

D e ve rkoopprijzen wcrclcn a is 
van 1 lot 499 cxempl a rcn 
500 cxcmplaren en meer 

Druk cler firm CinaCim. : 
op 50 cxcmplarcn 
op 100 exemplaren 

volgt vaslgesteld : 
8,- F ' t s tuk. 
ï.so F ' t stuk. 

1oo F 
125 F 

F per extra hondcrdta l 15 
A.I.B. - André Droua rtlaan. 29 - Brussel 

Oudergem. 
P. C. R. n r Sï6 
T clef. : 48.81 .8o 



Communiqués 

INSTITUT BELGE DE NORMALISATION 

L 'Institut B elge de Normalisa tion soumet à l'en
quête publique jusqu'au 15 janvier 1953. le projet 
de norme belge suivant : 

NBN 225 - Bois - Méthodes d 'essai d e qua lifi 
cation . 

Ce projet résulte des travaux de la Commission 
d es Bois de l'Association Belge pour l'E tude, l'Es
sai et l'Emploi des Matériaux (ABEM) , il a été 
pré paré pa r un sous-comité, ins titué en 1947. spé
cialement chargé de l'étude des méthodes d'essai 
des bois. 

C e projet a été ad opté par la Commission du 
bois de l'lB en vue d e sa mise à l'enquê te publi
que comme projet de norme belge. 

Il comprend les modes opératoires pour le prélè
vement et la prépa ration des éprouvettes c t pour les 
d ivers essa is pour la dé termination des principa les 
caractéris tiques physiques et mécan iqu es permet
tant de qualifier les bois. 

Les carac téris tiques physiques considé rées sont : 
l'humidité, la ré tractibilité et le poids spécifique. 

Les prin cipaux essa is pour la déte rmin a tion d es 
caractéristiques mécaniques sont : la tract ion ct la 
compression axiales. la flexion stal"ique . la fl exion 
d ynamique, le cisa illement longit·udinal. la dure té 
de fla nc. la compression d e flan c, la traction per
pendicula ire a u x fibres. le fendage et l'usure. 

Ce projet a ppa rtien t à la série des norm es con sa-
crées a u bois q u i comprend actuellement : 

BN 202 - T erminologie 

lB 189 - A nomalies. défa ut s e l vices 

BN 199 - omenda ture des p rin cipa ux b ois 
uti lisés e n B elgique 

N BN 225 Méthod <>s d 'essa i de qua lifica tion 
(proj C' I) 

N BN 2 72 - C lassement d'aspect d c·s bois rési
neu x inassorli s du N ord. 

BN . . . - C lassemen t d'aspect des b ois rés i
neu x sciés de B e lgique (à l'é tude) 

B 2 1 o - C ubage des grum<>s d 'œuvre 

:'\B 2 19 - Cubage d es bois d ébit és. 

Le proje t N 80: 225 a u format A4 ( 2 1 o X 297) 
est b i lin~uc· <>1 comprend 29 pag<>s. 9 figures C'l 
) labfpaux. JI peul être obte n u au prix dC' "55 F. 
franco de pori. contre paiement préa la ble au com pll' 
posta l n° 6)). 10 de l'Institut Belge d e ormalisa
lion . L1• monlan l d<> la com mand <> devra compr<> ndrC' 
la taxe de tran smi ssion s i n·ll<>-ci est due. 

l .f•s obsNvalions 1'1 s uggl'~l ions ;a·ron l n·ç uc•s a vc·c · 
i 11 1{·r(•l jusqu 'au 1 ). 1 -)4. On c•s l pric; d1· l t·~ adn ·s
,,.,. 1•11 douhlt· t·XI·'rnplain·. ~i possihlc· . à 1 ln slilttl 
Hdr.!l· de '\.'ormalisal ion. SPrvic<> d 1•s Enquc~ t cs. 

1( 1-1 /
1 raban çonnP. 29. Bruxd lc·s tJ. r~vc•nu('l c · ' --, 

BELGISCH INSTITUUT 
VOOR NORMALISATIE 

H et Belgisch ln sliluu t voor N ormalisa tie publi 
ceert ter cri tiek. lot 15 J anua ri 1953. het volgend 
ont werp van Belgische norm : 

N BN 225 - Houl - Beproevin gsmethodcs voor de 
kwaliteitsbepa/in g. 

Dit onlwerp is he l result aa t van d e werhaam
hed en van de Commissie H out va n de Be lgische 
Vereniging tot S tudie. Be proeving en Gebruik d er 
Materia len (BVS M ) . H et werd voorberc id do or een 
in 1947 opgericht subcomit é d a t speciaal gclas t is 
met de st u d ic van de me thodes voor beproev in g 
va n het h ou t. 

Dit ontwerp wc rd goed gelœ urd door de Commis
sic H out va n h et B IN me t het oog op d e publicati e 
te r critiek ais ontwerp van Belgische norm . 

H e t o mval d e we rkwijzen voor he t nemen en hct 
ve rvaardigen van d e procfstuld<en en voor de diver
se proeven voor d e bepa lin g va n d e voornaa mslc 
physische en mechanische l<enmerke n waardoor de 
kwaliteit van het hou t bn bepaa ld worden. 

De be trokke n p hys ische I<C' nmc rl<en zijn : he t 
vochtgeha lte. d e l<rimpbaarheid en he t soorte lijk 
gew icht·. 

D e voornaamste procvcn voor de h e pa ling va n 
de mechanische kenmerl<en zijn : d e ax ia le t rek 
en de axia le d ru k. d e sla l ise he buiging, d e d yn a
mische buig in g. de len gtea fschu iving. de zijde
ha rdheid. de zijde/ in gse samendrukld ng. de traclic 
loodrecht op de veze ls. d e spli j l proef e n d e a fslij
li ngsproef. 

Dit on tw C" rp behoorl lo t de reeks d e r norme n 
gewijd aan he t hout e n d ie voor he t ogenblil< omvat : 

BN 202 - T erm inologie 
B 189 - Ahvij l<i ngen. geb relœ n c·n fou le n 

N BN 199 - Namen lijs l d er voornaamsle in Bcl
gJe gebruilde houl soorlr n 

N BN 225 - BrproPvin gsmel hodes voor de h va
lit e it sbepaling ( on lwerp) 

• B 272 - S orle ring naar he l uil z icht van on ge-
sorleerd Noords nnaldhout 

N B . . . - S ortC"rin g n anr he t u itz ich t van gc-
zaagd B e lgisch naa ldhout ( ter s tudie) 

' B 2 1 o - KubPring va n rondhoul voor werk -
h out beslemd 

B 219 - K uberi n g va n V<'rd C"eld h out 
Ünl\~'erp 1

B 225 formaal A 4 ( 2 10 X 297) is 
lwc<> la[,g e n beslaal uil 29 hlz .. 9 fi guren en 

3 ta be lle n. H e l is verkri jgbaar aan 35 F. portvri j. 
legen voora fgaande bC"ta li ng o p poslreken in g nr 
033. JO. van het BJ . H et !)('d rag va n de beste llin g 
mo<> l d <> ovPrdmchtta l<s h l'vall f'n indien d<'ze Vf' r
~cl , u ldigd is. 

Dc· opnwrki n ~t · n c· n sur.H(c·s l ic·s wurdc·11 i n ~c·wad1 t 
loi 1 5· 1 ·'i4· C ll' lfl ·vc· :w. zo mogc·lijk in twc•c•voud. IP 
adressc' ren aan hf' t B JN D iens t der O nd 1 rl 1 1 · c rzoe \en Jra )an çonne aa n 29. Brussd 
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TABLE ALPHABETIQUE DES AUTEURS 
ALPHABETIS CHE TAFEL DER AUTEURS 

ADM IN ISTRA TldO J?ES /~'ll/NE_Sl1. en crclivilé en B elgique a Lt t er janv ier 1953 
T bl es mrnes ce rour e 1 d f 

a .eau / l 1 cl service des min es. N oms et cre resses es one-
R épartition cu pm·so:~~~~ e . ~ ~- .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 

t ionnaires au 1. JCIIWICI t 9::>.) .... 
Sit uation elu personnel du Corps d es M mes au t er janvier t 953 

A U DIBERT. J. d , · 
l\!l esures d es mouvemen ts es epon tes en uow 

B A RKIN G . H. 1 · t métallurgique d e coke à L fabri ca tion, la gazéi/iccrtion et. e tr~ tlemr 
cr 1 au le teneur· en /er cm v ue cie L obten tr on ce gaz pauvre . . . 

( En 
1

collaborat ion avec C. EYfvi A l ' ). 
T raduit par IN /C H A R. 

B IQUET. M . . , { 1 I .OOO mètres cie profon deur à travers Le {onçage cl es puits de milles a p us ce 
les sables boulants 

B ISCH OFF . K . . 
Nou velles reclrerclws en vue cie prodmre 

au moyen cles combustib /~s __ ... 
(En collaborat ion avec E . J US Il). 
Traduit par L. DENOEL. 

l'é nergie électriq u e à bon marc/té 

BRIS O N . L. ·b . , 1 s re d es p ressions d e terrcrin s e n ta illes N ouv elle contn. utwn a. .a me u ~ 
(En co llaboration avec R . J ACQUE!VIlN) . 

C ALEMBERT. L. . l , . de clissolution dan s le b assin l10ui.l/er de Liège Dégât.s m.im ers et p renom c>rws 

C HAI N EAU X. L L 
C ampagnes de mesures effectuées en orrai.ne . . - ... 

A RBO 1 AGES DE F R A C E . . . . f . 19"l 
C H Q z 1 , tatistictues sur L exploilatwn d es mmes rança 1ses en .-ue ques con nees s · 

O E LME R. A. C · ci Lt C h arbon e l cie l 'Acie r La géographie cie ln om munaute 

DELVAUX. M. 
L 'abata ge con tinu 
(En collaborai ion 

elu clwrbon pcrr lon gwalL en A mériq ue du Nord 
a\w J. VE T ER C't P. STASSE N) . 

f)EfVIELENN E. E. 1 . . l te neu r e n pouss ières elu coum n t cl'air Influen ce du captage c u gn sou sw .a 
d es m in es grisoute uses · · · · · · · · · 

1 l 1 l h bon au mo"en d 'exp losif 1 t. cl ' eau c an s es cou c 1es ce c a r , njec w n 
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Lutte contre les poussières. R é union d'experts ten ue à G en ève d u t"' au 
17 décembre 1952 

(En collaboration avec A. HOUBERECHTS et J. STASSEN). 

DENOEL. L. 
Compte rendu de l'ouvrage « Sout ènement en acier e t en m étal léger » 

par F. SPRUTH 
Sécurité dans les mines et SOLttène ment - D'après « Gmbensiclwrlwit und 

Grubenausbau Leoben 1952 » 

EYMANN. C. 
L a fabrication , la gazéification et le traite m ent métallurgique de coke cl 

haute teneur en fer en vue d e l'o btention de gaz pauvre ... 
(En collaboration avec H. BARKING). 
Traduit par 1 IJCHAR. 

FRIPIA T. J. 
Rapport sur les trav au..."< de 1952 cie l 'Institut N ational des JVlines 

HANOT. C. 
L es cintres d e soutènement d es galeries de mines en profils renforcés 

HOLLMA . F. 
L e travail des équipes de satLVelage dans les milieux à température excessive 
Traduclion de L. DENOEL. 

HOUBERECHTS. A. 
Lutte contre les poussières. R éunion d 'expert s tenue ir Gc>nc'•ve d u t " cw 

17 d écembre 1952 
(En collaborat-ion avec E. DEMELE E c l J. ST ASSEN). 

L 'activité de l'Institut d 'H yg iène cl es Mines cm co urs cle l'on née 1952 .. . 
Ce que les cltarbonnoges belges on t fait p o ur ctmé liorer le climat soulerrai.n. 

(]ow·n ée cl'étucles d es centrales cle sauvetage cie Be lgique-Liège, 4 mai 53) 

HUBERT. E. 
Compte rendu de la C onféren ce d e M onsie ur PERRIN, Haut-Commissaire à 

l'énergie atomique de Fran ce 

L JCHAR. 
Compte rendu de l'A ssemblée générale cle la Société cles S idérurgistes et Ex

ploitants d es Mines Allemoncls 
Rev ue cie la littérature lec/111ique 

La v• Foire ïnt er·nationale d e Liège> 1953. Se rtion Mines. Compte rendu 
Combustion des terrils 

JACQlJEMIN. R. 
No uvelle contribution à la mc>sure cles pressions cles terrains en tailles 
(En co fl aboralion av<'c L. BRISO '). 

.Jl 'STI. E. 
Notwe lles rec/1erclws en 11 ue de produire L'én ergie é lc>ct rique à bon marcf

1
é elu 

m oyen d e combusl ib les 
(En collahoralion aV<'c K. BISCHOFF). 
Traduclion dt> L DE;\l()EL. 

KOST. H. 
LI' c fwrlwn dans l'économie de l'é ne r·nic> . ... 
Tmclucl ion par 1\:ICHAR. 

1 .A \'FNNE. F. l 
Les rc'percttssèolls s ur l'lwmme du lra11ai ou x fwu/ es lempérulures. ( fo urnée 

rl'étucles des Centrules clc• S auvetage de 13 e lniqu e. Liège, 4 moi I C)''ï')) 
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Novembre 195 3 Table alpbabétiqlle des ailleurs 

LEFEVRE. R. 
Etude du couple total cl'e:dmclion el des sollici tat ions d'un arbr·e de bobines 

d'une madline d'e:draclion 

l .ENT ACKER C. 
E tude d 'une bêle cl'u.n poids minimum el de résis lonce moxim.um 

LOGELAIN. G. 
La prot ect ion des jeun es rJ ens occupés aux lravo ux souterrains clan s les mi-

n es cle cl1a r·bon ... 
Les sys tèmes de rémunémlion en uSCifJe clan s les mines de fwui.ll e vus sous 

l'c111 gle de la procluctivilé 

fVIARGUERRE. F. 
L'économie cie l'électricité orientée par la consommation 
Traducl ion adapléc par INICI-IAR. 

MATERIEL JVIINIER. (Notes rassemblées par 1N1 CHAR). 
La bêle « Aigle ». - La clwr·geuse « Waffler· ». - La machine « Abus » 

pour le creusement mécan ique cles galeries. - Signalisation dons les 
tailles à convoyeurs. - NoLwel appareil téléphonique aulogénéraleur 

ovec dispositif d'appel prévu pour être utilisé clans les installations elu 
fond. - Convoyeur t-lemsclwiclt pow· le déblocage d es tailles dans les 
gisements ir fort pendage. - T fréoclolite suspen cht . . . . . . . . . . . . . .. 

L'abatoge elu. clwrbon por le C/1emeclwl. - Le tir il l'oir· comprimé. Procédé 
Armstrong. - Abatteuse-cfwrge use èt No,tft-Gaw ber. - Abcllleuse con 
tinue télécommandée. - Etançons d ynamométriqu.es Dow ly. - Ln scie 
Sislwl. scie méconique pour le fond. - Convoyeur· à raclett es léger· e l 
facilement cléplaçable. - Convoyeur Piggyback. - Locomotive antic/é
f/agmnle à accumulolew·s. - Embrayoge pneumatique Airflex. - Les 
couple urs èl poudre d 'acier. - La nouvelle courroie trapézoïdale « Gram
mel. ». - La prépcmdion elu cfwrbon bru i au fond 

R e nseignements qu'on peul obtenir par son clages. - Loupe ovec éclairage 
électrique. - l\1aclline à tambour d'arraclwge. - R e mblayeuse méca· 
nique Anc/erson Bayes. - For·euse à arbre flexible pour le boulonnage du 
loil . - Roulealt cie convoyeur en plastique. - Signalisation à l'arri ère 
c/es trains. - Descenseur à cliapltragme. - Surveillance automatique c/e 
l'aér·oge souterrain par lill enregist reur cie m é llwne. - Barom ètre porta
tif il inc/icalion oplique Barolux. - « Airseco » dispositif cie protection 
contre les explosions clans les l.uyaul edes d'air compl'imé. - Coni.J·e la 
corrosion des vcmnc>s. - Prolongate urs pour câbles placés dans les 
uoies cie lo i.Lles. - Frein ftyclmulique pour moclline d'exlrocl.ion . 
Bêle « Aigle ». - Fonçoge cl es p uits . .. 

Con uoyc>ur cl bande curv ilign e. - Con voyeu r à ban cles s ur rails. - St.op
cflltle . - Commcmd(• cwlomalic(ue cles pompes cl'épuisemenl. - Appa 
reils fl yclmuliques pour reconformolion. cles caisse cle berlines. - Affû
tage e l finissage sc>mi-aul.omoliques cles laillan l.s de fleure /s . d es co uron-
ron nes cle forage et des pics de lwveuses ..... . 

C re usement méconique cles voies en mcl1es. - L e D rycluctor· Holman. -
F liesversalz ( rembla yoge par coulée) - Couloirs oscillants en alumi
nium. - « R aclett.e cl l>allcle » pour courie taille. - Le convoye ur conti
nu. m obile. - Conuoyew· extensible ir cowToie « f oy ». - Vanne cie 
sécurité pour· convoyeurs souterrains. - lnclicatew· cie position de ln
q ue ls. - Détecteur cles bruits de la mine. - Gaine anti-héli.e r· pow· 
amorça ge automcr li.que cie l'aspiration cles pompes it pi.s lon 

IEYERS. A. 
S tatistique cles in dustries c>xlmclillc>S e l métallurgiques el clc>s apparei ls à vn 

peur. - Ann ée 195 1 
S tati stiq ue des induslri.es ex trnctiues e l métallurgiques et cles crpparei.ls èl vo

peur. - Année 1950. - Erralct. 
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MIJ 

S tat istique des industries extractives et métallurgiques et d es apparei ls à ua-
peur. - Année l95l. - E rrata. ... .. . .. . .. . .. . .. . . .. 

L'industrie charbonnière pendant l'année t952. - S tatistique sommaire e l 
résultats provisoires . . . . .. 

WEZENBESTUUR. 
Verdeling van het personeel en van de diens t van fw t ~lijn wezen. Nam en en 

adressen der ambtenaren op l /a nuari l953 
Stand van l1et personeel van lwt ~lijnkorps op t /anuari l953 .. . . .. 

MOMBEL. J .. 

L es possibilités d'avenir des bacs à pulsations clans les lavoirs modem es · · · 
U n essai d'injection d'eau en veine au cll(( rbo nnage cl' H ensies Pommerœul .. · 

PAUWEN, L. J. 

A/bakening der kolenmijnvergunning Neeroeteren-Rotem ... 
PETRE. R. 

La formation professionnelle e t l'apprentissage elu. métier de mineur 
SCHMID. F. 

L'exploitation du lignite xyloïde 
Traducl'ion résumée par R. STENUIT. 

SERVICE GEOLOGIQUE DE BELGIQUE. 
Coupe du sondage n° ill à Niel-bij-As ... 
Coupe du sondage n° 73 à Lilo (1-louthalen) 

STACH.L~· t . l t . l.l • . , l ' t l . 1 la !rouille tmpor ance tnc us n e e et economrque ae a pe ra ogw ce 
STASSEN. J. 1 

Lutte contre les poussières. Réunion d'expert s tenue à G cm i>ve cu t " 011 17 

(En '!~Ji,b:;:u:,;".~" A. Hëiulif:RËi::liis ;:i E. oEMàEI 
STASSEN, M. . la ,.,,_ 

Programme des études e t travaux pour la formation des é~ULP['eEs c 1 cf es t l
. , . t . ·[· l l ( ] ee c ~tuc es ve eurs appe es a 111 ervenrr . en mt w ux c rcwc s. ourn 

E). 

Centrales cie S auvetage de Belgique, Lii!ge, 4 mai 1953) 
STASSEN, P. 

lntrocluction aux !l'avaux de a fournée ces mesures relatives aux l l . pressions 
do '"'"'~ o/ nu '"""••mon/ .. . .. . .. . . .. .. . .. . "j .. · · · · 

L'abatage continu du charbon par longwall en Amédque elu No r 
(En colla boration avec lVI. DELVAUX c l J. VENTER). 

TRAENCKNER. K. 

Production cie gaz à partir de cllCrrbons non cokéfiants .. . Traducl ion par INICHAR. 
VAES. A. 

L 'industrie minière elu Cqngo l>elge et elu Ruanclu-Ur·unc/i en 195t 
VENTER. J. 

Alloculion d'ouoodu<e. 1 / oum,, do, i\1"""" "'"""'' ''pa, 1nich
0

, , à Li;•go, 
le 15 juin} .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . 

L'abutuÇJe con!inrt elu charhon par· longwall en Amérique c/
11 

Nor·d 
(En col labora ti on avec M. DEI.VAUX Pt P. STASSEN). 
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